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Y FICTOROB POMAHCEOTO APT/IEJISI

P. Ir. MIOTPO1C1{11li

(Jlettutrepaa)

1. 3AAA.1111 11 METOMIICA PABOTM

Kax HaBeCTHO, pomaxcHriti apTHEJM paaBICTICH 143 aeacloopHttecHoro
nplinmemioro ynoTpe6aeHtm JIaTHHCRIIX yKaaaTeabebix mecTommeHrdi ille H
ipse. 3T0 paaaHTHe (cm. pHc: 1) npegycmaTpHaaeT aameay Tpextraemiok
cxembi (Tlin I) JIaTIIHCROVI geTepmmiamm HMeHH rfenapexitilem-mil ripoTo-
P0MaHCH0R H cTapopomancRott cxemoti (TH11 II). 06pa3oaaHlie geTbipex-
=merma" cxembi B CB010 OtlepeJAID CBF13aH0 C nommeanem Hoaoro HomrioHexTa
11p0T0apTHRJ114, ROTOphIft B CTap0p0MaHCR1IX 1131311taX ripeepaigaeTcg B
apTHICJIb.

B npeAblAyattetX pa6oTax o6cyaftAaaucb Bonpocil, CBH3HHbI C paa-
BVITHeM cxembi I (npeepaigeHlie Bapllawra a) B eapHaHT 6))1, a TaKnie upo-
6.11embi (DopmlipoaaHlia eapHatfTa 6) B cxeme 112.

geab HacTomgeti CTaTI)H paCCMOTpeTb ynoTpe6aeetie npoToap-
THRJ111, TO eCTb Toro HOBOPO HomnoHeeTa cxembr II (eapHaHT a) ), HoTopbiti
oTaH=taeT ee OT irpexkinecTapoigeft eti aaTmicRoti cxembi I H 143 RoToporo
BHOCJICACTBITH paBOBbeTCH onpeTke.11emibiti apT141iab.

1 Cm. P. P. IlmoTponmft, Oopmupoeanue apmunna e pomaucKux sabmax (ebt6op
Oop.ubt), M.-31., 1960, cTp. 5-49.

2 Cm. R. G. Piotrovskij, Z poe61Ial galoromknsice ho Ilenu ureillho, B i Casopis pro
modem( filologii *, t. XL (1958), cTp. 37-41; P. 1'. lanoTporictutti, O npoucsoascaersuu
eadmopomaucnoeo apmunaa, B Haymnble aoKriaabl ebrcucett taxonat. «0:13woaorittiectme naymn,
1959, 3, cTp. 45-60; B. E. Muxatinosa B P. P. Il ilorrpouBmit, TononumuKa, cma-
mucmuxa u ucmopua .auca, B gpyea Pecny64u1ancbisa OnomacmuNna napaaa, EI4iB, 1962,
cTp. 5-8.
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286 P. P. IIVIOTPOBCISHK 2

alloBeHeHHe» npoT0apTIIIIJIFI, TO eCTI3 itaCTOPO, HO HeperyasTpHoro
ynoTpe6J1eHilF1 ynaaaTeabHEax HRH onpenemrreammix mecToHmeHlift Hp'
CylKeCTBHTNILHIAX, HccaegyeTcH B geyx CHHXpOHIIIIX cpeaax. Hepeuti cpea
(paHHHti nepHon ynoTpe5nernm npoToapnentaa) OTHOCHTCH K IVVI (B

CTHJIIIX VII) BB., Fropoft cpea oxHanaHaeT OCHOBHOit nepHon npo-
ToapTHimeeoro ynoTpe6neHHH, ROTOpitlii HunnmeTut c VII B. If salmi:pm-
HaeTen BmecTe C BO3HHRHOBellHeM onpeneneHHoro apTHRJUI (VIII B. B
aopomaHHH, VIIIIX BB. B I4TaJIHH, IX B. B H6epopomaHHH, XXI BB. B
BanxaHopomaHHH) 3.

HpH HccaenoeaHHH maTepHana HCHOJIbEtylOTCH caegyiontHe meTonm
JunnimcmgecHoro aHanHaa:

MeTO/I JIH111131ICTWIeCHHX moneffeft

,AHCTplAyTIIBliblif mantra
CTaTHGTHIta

Ran HaBecTllo, ynoTpe6neHHe npoToapTHRaH naHaeT Ha xpoHo.11orH-
qemni pasp&H, cynt CTBy101HHil meauty nocaenEHmn namATHHHamll na-
THFICHOR paaroxopHoit pe qH H IIepBbIMH HoxymeHTamH, oTpax-caxnummH
pomaxcxylo HaponHylo peqh. HoaTomy HpHXOJIHTCH nonbaoHamcH HOCBell-
HhIMH cHHgeTenbcTeamH noaTkHeJlaTIIHCIMX TIoRymeHTos, O THOCHELPIXCH K

HaHnumputo-neaonomy H JIHTepaTypHO-HOBeCTBOBaTe.TIbHOMy (peaurnoa-
Homy) CTHJII0." Ho H DTH HaMHTHHHH He HalOT gocTaTotmoro maTepHa.ma AJIFI
4CHBO3HOPO» HCHOJII330BaHHH COBpeMeHHIAX meToA0B JIIIIIITHCTIVIeCHOPO aHa-

J1113a. HoaTomy MbI Himy 6ygem npH6eraTE H H upgmomy ga6mogegmio
nag (IsaitTamri, a Tamite R HpHemam rHuoTeTHttecxoti peRoHcTpylatHH, 0TH-
HeB031 H CTHJIHCTHIreCHOR mprepnpeTanHH TelECTOB 4.

2. XPOHOJIOrllil IIPOTOAPTHRJ13111 Er0 ROMI1031L1/10HHO-
CIIHTAKCIPIECRIIE On:ERA/Ili

2.1. Paruturt nepuoa. Ha neprimx nopax tiacToe ynoTpe6neHne yna-
BaTeabHLIX mecToHmeHnii npn CyIlleCTBHTeJlbHLIX ente He gaeaao aamenioro
ocaa6aeHHH CeMaHTHHH BTHX mecToHmemni. 06 aTom ronopHT TOT (Dam', TO

aHatDopHttecxlie yHaaaTeammte mecToHmeHHH rucTynaloT B HatiecTee alum-
Hanewros nexcHgecxxx conporionmeaeff. Tax, HanpHmep, H 41\lynomenn-
mule» (V H.) mecToHmeHHoe conpoBoatAenne TemaTH,TecKH nammx cyntecT-
BilTeRbHbli nepememaeTcH c ge'repmmiaiweii gomegagx npH nomontH

Igecmax COITOBOgwreaeft OrpaHHHPITeabH1IX npHaaraTenbmax, HmeH

3 Cm. P. r. IlmorrpoacRil11, (Dopm.upoeanue . . . , eTp. 142, Ta6a. 15.
4 0 paaMILIOHH41 11011/1T1In ourgaeson» H OCTHMliCTIVICCISHR» CM. P. r. IllloTpoactign,

Ovepnu no CMUMWMUKe Opanuacnoao anina, 2 nag., JE., 1960, vrp. 26, npgmeq.
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3 Sr PICTOROB POMAHCROPO APTHRTIH 287

-CO6CTBeHHbIX HRH CylReCTBFITeJIblibIX B pOgHTeRbHOM nagente. Cp. OTpbIBOR,
re roxopking o A HartiocTinte aaoRatrecTBermoft OAMILIRII y cRoTa:

... de morbo qui appellatur maleos ... quem et alii (huno morbum)
suspirium. dixerunt. Non dubito et abso huno morbum ex pluribus signis ...
aliis nominibus vocare incaute. Morbus verissime vocatur maleos. Ex
quo morbo contagium patiuntur jumenta... Morbus maleos . . . corrup-
tione sanguinis et spiritui oritur ... Est ... mal eus morbus nequam
et incurabilis (Mulom. 51) ;
. . . monasterium . . . ad praedictum locum ... in superscript° loco ...
in eodem monasterio . . . in eodem loco (Gr. Magn., 3,58) ; ... in. Gonae
insula . . . praefata insula . . . huius insula (Gr. Magn., 1, 50) ;
y rpnropRn Typcitoro (VI B.):

... in maxi Rubrum ... de hoe marls ... Rubrum marem ... de
mare Rubrum ... ipsum mare ... ab ipso mari (G. T., HF, I, 10).

HolicepBaTimmill CTHJIb II08YHIejIaTHHCRYIX goRymeHne coxpaRna
aitinaBaaennioe ynoTpe6aeuRe mecTonmemmax conpoBograTeaeft, a TaRnte
geTepmFampyionwx anacDopixtlecRux npnaaraTeammx II noante. Cp. B
goRymenTe 643 r. He BO6b0 (14TaaRn):

posterquam alia fundavit monasteria accedens monasterium con-
struisse perhibetur ... In quo monasterio . . . ipsum monasterium . . .

abba eiusdem mona,sterii . . . ad honorem dei et ipsius monasterii . . .

eidem monasterio . . . ab ipso monasterio . . . in eodem monasterio . . . prae-
dictum monasterium . . . post mortem patri monasterii ipse debeat in
eodem monasterio orclinari ... in eodem monasterio . . . in suprasoripto
monasterio (CDL, II, 50-56), N 312;
baslleca ... ad supradicta basileca . . . ad ipsa basileca... (MeposmocRan
rpamoTa VII B., THIT. Muller-Taylor, 196). OTykeablibIe CJITIall Taxoro
ynoTpe6.11emin BcTpeilaionn game B HT8JIO-JIRTHHCRIIX goitymeRTax XII B.
Cp. : ... et 10 vallone apendine cala a 10 Forno, et recta ferit ad humare
Ma1brantati et per dicta flumaria ad. hirto ferit a 10 vallone de li Caniteli,
et praedicto valono ad hirto esse supra la serra de li Palumbe a la crista
eusta (Amt. Ha'. XII B., Raaa6p140gRT. Pei, HL, 181) ; HMI B clungaaticRom
A catymewre 1111 r. : ecclesia. .. dicta ecclesia. .. la ecclesia (nwr. Avolio, 131).

2.2. Ocuoanoti nepuoa. Emil B Ranneanputo-geaoBom CTHJIe cuamio-
yrtaaaTeamme ynoTpe6aelme mecTonmemmix conposognTeadi coxpanneTcH
BHJI0Tb yo cepegnum VII B., TO B paaroBopRoft peg"' npogecc OCJIR6JIeHHH
yitaaaTeamiocTR H noggepinryToit 01140pHITHOCTH mecToRmemmx conpoBo-
gnTeaett mea noamam xogom, otieBugRo, ynte x Haqa.ile VI BeRa. 06 aTom
emlgeTeabcTsyloT gammie Tex IIRMFITHHROB, ROTopiae B RaRoft-TO Mepe
opmenTuppoTcn Ha Hapogno-paaroBoptimk o6xxog. Tau, Hanpmmep, 411y-
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288 P. 1'. 11140TPOBCHIIPI 4

TemecTime DrepEE» He aHaeT HammoaameHnemocrE ynasareabHo-meero-
Ememmx conpoHonEreaeft H npliaararemaibix-nerepmEHarEHort. Hao6opor,
(H arom namErHEne) Ha namnom wary Hempegaeren ynorpe6ReH4e meero-
Emenumx conpoHonErea eft Honpeneawreamnaix npenaconeHmii, noropme
Heeyr nongepnHyro-aH4opEgeenyio cflyHRIAI410.

Bo-nepraax, DTH HOFICHHTeJIMibIe npenaonteHER °Tel:G.18.10T IIHTaTeJIFI
n npenbinyinemy EsaomenEio: ita infra nos videbaAtur esse illi montes,
pos primitus trio ascenderamus (Peregr. 3, 9) ccu.nna 1,1: sex tamen
montes illi E Ha 2,5: toti illi montes H Tp. : quia necesse... erat ad vallis
Mitts, quam superius dixi, eaput exire (4,4) cebunia Ha 1,1: montes
...faeiebant vallem infinitam ingens... per vallem illa pain dixi ingens
2,3: eaput irstus vallis. B o6oI1x eayganx EHrepHaani monny ynomEHa-
IMAMS Temanigeacllx eyineerHEreabHmx montes n vallis Haeroabno BeJ114H14,
gro aHacDopEgecztan eE,ga eaa6elomero ille He moaner HX CO0BHHHT1), 14

noaromy paecnaaghEa npE6eraer n 6onee CHJIbH011 aeneligeenoft aHa(Pope.
Aua,gorEgnme npEmepil cm. Peregr. 4, 4; 4, 5; 5, 1. H

Bo-Hropmx, conpoHonEreamnre onpeneanreabHme npen.nonteHER cam-
suBaloT Hancume C TOLHH spenEH pacenassEnia cynwerHEreamme CO BTOpLIM
4none rpo gum») HOHTERCTOM CBRUCHHbIM nEeaHEem. 11pEem ynaabnia@r
Ha TO, 11TO naaenaH anadtíopa He moaner 6Earb oeyrgeermeHa npE nomonm
onHoro yliaaareabHoro mecroEmeHEn.
Cp. Mons ... in cuius summitate est hic locus, ubi descendit maiestas
Dei, sicut scrirtum est (2,4 p. 3,3) ccbunta Ha BeTxrdi sane 3 nu.
lilczoTka cp. 3,3; 4,1; 4,5; 5,1 n gp.

B HaHneimpeHo-)te.ilwilgx namHrm4Hax OTO mgeollacrEgeenoe yno-
TpC6J1eBIle MeCTOBNICHHit 110.FIBJIFIeTCH aer gepea CTO, CTO IIHTbIkeCHT.

pannecpegHeseHoumx OHMHTX HTaJIHH: fines... ipsas fines... sed et
fines illas quas superius nominaeimus (non. 627 r., Bo 6bo mfr. CDL, I, 593,
N 297) ; res pro ipsa omnem suprascripta (non. 747 r., aputanur. Polit-
zer, 15), recipet Ecclesia Sancti Martini Casa Willuli, Casa Galpertuli,
in loco... cum fundamentas suas, terris... omnia et in omnibus ad ipsas
suprascriptas casas pertenentes 14 T.H. (goy. 754 r., JI3THHa, tun%

Muratori, 230-231) H Hp.
B MepoiamrenEx rpamorax (l'amung VII H.): vir Magnoaldus agen-

tis inlustri viro Drogone filio... (psi agentis memorato Magnoaldo... ipsi
agenti predict° Drogone H T.. (1-IpaHo, gapoBamio e a66arerHy B TyccoH-
Buie intr. Muller-Taylor, 199).

OTO napanaeabHoe ynorpe6.geHEe ynaaareabmax meeroHmeHaft
.gencEgeenEx conposionEreaeft Hello nonanmaer, gro ynaaareabHble eno-
co 6HOCTH nerepmEHarmstoB yrpagema H AJD1 11OngepnHyroft oTCBIJIMel
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5 Y HCTOHOB P0MAHCH0r0 APTHIUM

ripe ALukynremy yno Tpe6oTemno CyLneCTBHTeRbHOPO Imo 6xo Alma oco6afr
Reucutrecuan anadOopa.

06 yTpaTe yrtaaaTeabubix BosmouniocTeft y mecTommemmix conpo-
somrTeaeit rompuT TaHme i caegyrourue d¡DaRTII:

1.. MecToumemme COITOBOAHTeJIVI hic, ille, ipso yTpaquEtaloT CnO-
C06HOCTb K umpautemno npocTpancTuemidi COOTHeCeHHOCTH o6cayntauae-
MOM cyurecTuuTeahnoro C ytracTmentamm Auaaora (13 III4CbMeHH1ilX na-
MFITH141-taX aBTOp H 9niTaTeab). 06 aTom cunueTeabcTuyeT H3BeCTHOe
6espa3auq1Ie B imi6ope conpouoinnean. Hanpumep, Fpuroputi Typcuuti
npegnoimmeT 06mtmo mecToumerme hie; B «IlyTeniecTnuu aTepuu» =mule
acero IICHOJIb3y1OTCH ille H irse. 1411Orga npn OgHOM H TOM me cpilecTial-
TeJlbHOM na6moAaeTcfr trepegonaime AeTepMliliaTHBOB 6e3 IMMIX-JINGO BH-
AHMIIX IlpHIIHH 5. Cp. npun. moue npumep Theodosio hic Theodosius
Theodosius ille (G.T., HF, I, 42-43) H.TIH constituimus in honore Do-
mini ... et gloriosi patroni nostri Dionisii Mercatum Et sciatis nostri
Missi ex hoc Mercato ut ipse Mercadus ... in illo Mercado quern in
honore Sancti Dionysii constitumus (uou. 629 r., Jlom6apjmn nwr.
CDL, II, 40-42 N 308).

Hpu ynoTpe6.Trenum MeCTOHMeHHbIX coripoaoiruTeuek B H ai-raae
ripexionteruni OHIT cua6maioTen yCHJIHTeabHEIMH xiacTmgamii autern, ergo,
enim H

Cp. Hic autem locus ubi se montes aperiebant, iunctus est cum eo
loco, quo sunt memoriae concupiscentiae. In eo ergo loco H (Peregr.
I, 2) uair faciebant vallem ... per valle illa, (1, 1), HO B 2,1: Vallis
autem ipsa ingens est valde, a oaTem Ipsam ergo vallam nos traversare
habebamus (2, 2) ; cp. Tartme y Fpuropun Typcuoro: fluius quadrapisimo
tertio regni anno natus est Abraham. Elie est Abraham initium fidei
nostrae... Hic ergo Abraham accepit signum circumcisiones
I, 7).

XOTH B naga.ne npexaoutenun yuaoaTemume meeTolimema H co xpa-
nueT co6cTueimoe yAapenue, npegoxparmoulee ero OT CHHKOnbI,
B CMIICTIOBOM OTHOLLICHHH OHO oKaableaeTcH CJILHIIROM caa6b1m, trT06m BEI-

110JIHRTb axacDopHgeocoe aaAalme Totmee, C,113r2HHTI. AJIF1 CIIIITaliCHICO-

icomnownmoimoro cHpermeinui OTTIe.TIbHbIX nacTeil II0BeCTBOBaHHH.
B II03AHeaaTHHCKHX namuTimuax umpouo HCHOffb3y1OTCH HO Bble

4opm131 yuaoaTeabnbrx mecTonmenml, o6paooriamibre HTM Hapaunroanun
Ea eTapme cDopmEr ycmauTeamioti tlaCTI.IlibI ecce. Cp. ynte B «IlyTeme-

5 B geaom BevnAmmil (Dopm. amvi mecTonmelmoro conposomgemm B noweit Hapoxk-
naThuin 61.131M mecTonmemin 'Ile 1f ipse. HoTkpo6fiee o conepfuttiecTse paannimmx

mecTommemitax tbopprt npll cloopmnpoBamin pomanclioro ap TIMM ca.: P. r. IlHoTposcHmtt,
Oopmupoecutue . . cTp. 35-49, 93.
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290 P. r. KHOTPOBCHHA 6

cTim4m 3.Np:up: ait novis ipse sanetus presbyter : ecce ista fundamenta
in giro colliculo isto H TJ. (Peregr. 14, 2), cp. Talcalie 14,3 (o6a npu-
mepa B npfrmoti petn4!).

3To cemaurntrecHoe yclimenne mecTommemmix conposow4Teaett npm
nomouln pa3J1I4 ITHLIX traCTHK H, oco6enno, HX naeollacTrItlecHoe ynoTpe6-
saenne 6eccnopno anamenyeT HOBbIii aTan B pa3BHT1111 mecTonmennoro co-
nposoacilemul. KicaaaTeammle mecTonmennff, ynoTpe6aennbre 6ea ycnan-
TeabHIAX acTI41, BhinaAaloT 113 o6ineit cncTembi .110HCHIleCK11 <THJIbHbIX»

H DRCHpeCCHBHO aaocTpemnix onpege.11:4Teaeft CylgeCTB11T6.11bH131X H rpyrun4-
pyloTcfr B H.11aCC OCO 6131X OTJIHITHLIX OT yitaaaTemAnax mecTonmem4f4 4ocaa-

6J1eHHMX>> conpoBoJHTeJIeÍk. 3TOT Raacc COIIIJOBOARTeRbilLIX cPopm m co-
cTas.11neT HaTeropino npoToapT14 Ha FL

Cpaanenne noa)weaannicunx HaMSITHHISOB paaJIWIHIAX 1ItaxpoB no-
icaahumeT, B napomio-paarosopnoft peirrn anacDopkyTecmati npoToap-
THItab yTnepAnacn B HOHKe V H Hatia.ile VI BeROB 6, B Tegenlie VI H nepBoft
HOJI0BHHIS VII BeKOB npoToapTkutab nponnicaeT H B RHHIKHble CTHJIH.

Camo CO 60ti KOHFITHO, /ITO ITHMeH11T0J1bH0 K noamieft JlaTESHH 110HRTH0

npoToapTHHaff STBaffeTCH B gOCTaTORHOff cTenenn ycnoanoft (xoTH 11 BHOJIHe
paaymnoti) JIHHrB11CTHIleCK014 a6cTpalcumett. Ae.no B TOM, *ITO npoBecTn
rpannily mentgy <<npoToapTnHaemam» ynoTpe6aennem H 1114CTO mecTommemmim
HCH0J1b30BaHHeM cm:poi:tow:Team:4 o6b1ino 61)litaeT otienb Tpyxmo. HMeeTell
60J1b1H00 ROJIHrfeCTBO HOHTeRCTOB, RoTophre noicaabmaloT, C Hartott aer-
KOCT1310 OCylKeCTBJIRJICFI B aToT nepnox: nepexox: OT npoToapTnHaeporo
8119,10HHF1 conponow4Teaft K mecTonmennoft ero cemannuce H o6paTno. 06
aTom, nanpumep, CBHAeTe.1113CTBy1OT miTepaaJna B ynoTpe6.11e4mn MecToriMen-
HIJX npm OgHOM H TOM nte Cy11eCTBHT0.71bHOM, BbicTynalo-
ulem B poan Temanpleotoro cy6leitTa. Cp. hoc autem referente sancto
episcopo (= d'un saint évAque) de Arabia cognovimus ... Qui tamen
sanctus episcopus (= le saint év'èque) nobis Ramessen occurrere degnatus
est hoc nobis ipso sanctus episcopus (=le saint &Ague) retulit
(Peregr. 8,3-4). CynlecTin4Teabnoe ax:ecb AOCTaT0110 AeTepmHHHposallo,
a peryanpnoe ynoTpe6aenne ocaa6.11freT yitaaaTeahno-ana:Dopnirecitylo
curry mecTommelmoro co:Tor:ow:Tex:Fr, ROTophift nainnlaeT Bocripmn4ma-
Tbeg Haft « J111111111731» cayate6naH qacTnna. HoaTomy paccRaaimna
caegyrolnem yTIOMIIHaHila cylnecTBIITeJILHOF0 onyercaeT conposoWITeffb:
Ac sic ergo aliquo biduo ibi tenuit nos sanctus episco pus (= le saint
43vAque 9,1). 0Analto, B c.negylonleta :Dam, Halt 6M onacancb, =rro

° Cariast cepHilHoro nrammeHHoro ynoTpe6.neHHH yRaaaTemmax mecTommeHH#
HeTpetiatoTen B 6oaee pammx HamaTHHHax 13 «MeTamopclioaax» AnyneH, H FITaHe
ByabraTe. OHHaxo, HaH HpasHao, cum 1311110JIHRIOT ¡men He aH4oputiecHoe saHaHne, Ho
caymaT Aza HoggepHHHaHHH HpHaaraTeabHoro-anliTen HRH Apyroro onpeHeaeHaa.
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cyinectanteamme notepnet CB010 getepmminposanuoctb, paccuaaquna
CHOBa BBOgHT getepmnuatna, yCHJIellHblit qactnneit autem : autem
sanctus episcopus (= ce saint év'èque) ex monacho est (9,2). Cp. gpyrue
ananornquble npumepm : Bricius... At vero hic Bricius... Bricium... Cui
Bricius... Bricionem diaxonem... Brici H. T. g. (G. T., H. F, 11, 1).
Si servus talem culpam fecerit ... pro illicitam rem quod servus pene-
travit solidi quadriginta ... Et si ipse servus fuga lapsus fuerit ... pro
ipso servo . . . ipsum servum . . . nam quadriginta solidi componat pro
culpa quam servus fecit. Et si spolia homini sepulti, servus de sepultura
tulerit (Legos Grimoaldi, 668 mrr. CDL, II, 309, N 337).

3TO mitepaanbtioe ynompe6aenne MeCTOHMeH111,1X COnpOBOgraTeaeti
BeTpetraeTcg game B UO3):11-1HX HCIMHO-.11aTHHCICHX goRymentax: ... et
altras vineas non vendimus in ipsa cartula (peqb nget o camom goRymente)

. . in cartula, que ... kartula vendicionis ... in hanc cartulavendicionis, que
(jwn. 1061 r., JleoH, JIlT. Pidal, 30).

2.3. Iromnosuquolitto-cunmaxcunecnue Oylinquu npomoapmux.a.g. Rau
ye yHaahmaaocb, npoToapTHHar3 o6brmo ynoTpe6JmeTcH C cynlecTHH-
TeabHLIM, FIBJUI101.1.1HMC51 Tema:rip:reel-cum Cy6lelITOM 11013eCTBOBaHHR H Flynt-

gaminumcu noatomy B 00060m mageaeHHH. Haft tomato o6c.nyuntaaemoe
ripotoaptinmem cymecnarreabHoe nepecTaeT 6bitb tematuqecimm cy61,ex-
TOM, TO eCTb yxognt e nepaoro name. 1:10BeCTBOBaHHH, MeCTOHMeHHIAR co-
npoaognte.gb, Rau npaeugo, licqeaaet. Cp., nanpumep, B «IlyTemecnum
3TepHH»:
In co ergo loco est nunc ecclesia... quae ecclesia... ipsius ecclesiae,...
ipsi ecclesiae (Peregr. 3,3-4), Ho BOT paccRaamma o6painaeteR R orm-
calm° H1143H11 mouaxoa: occurerunt etiam et alii presbiteri.. statim sancti
monachi arbusculas ponunt... sancti illi... illi sancti (3,4-3,7) ormcamm
nepHHH yxooHT Ha Bropoft naaH H nciteamot, mammy, meetonmenuble
conposo1mmem4: sola ecclesia exiremus de ecclesia... foras hostium
ecclesiae (3,4-3,7). Cp. mime B nputqe o 6omecteennom OCB060/ligeHHH
ropoga BaTaHHc:
perveni ad civitatem, cuius nomen in scripturas postium legimus id
est Batanis... Ipsa civi,tas... vidi in eadem civitatem martyria plurima...
episcopus ipsius civitatis . . . Nam ipsa civitas aliam aquam penitus
non habet girant civitatem istam . . . Domine Jesu, tu promiseras,
nobis, ne aliquis hostium ingrederetur civitatem istam (19,1-5).
Ho BOT anumaume paccuaaqunbi o6pamaetcH K nepcam, OCa)1/1B111HM ropog
H Hteamoumm OTBDCTH OT Hero Bogy. CymecTHHTeabHoe civitas cpaay
TepreT mectonmenumit Conp0BOAHTOJIb. 3aTo DTOT C011p0B0gwregb nepe-
xogut H Rummy tematuqecuomy cy6leRty atoro otpbunta aqua, :
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Nam ipsacivitas aliara aquam penitus non habet nunc nisi eam, quae de pala-
tio exit...de ipsa aqua. .. ...Persae averterunt ipsam aquam a civitate...
illa avtem aqua . . . ita siccata est in ea hora, uf neo ipsi haberent vel
una die quod biberent, qui obsedebant civitatem, sicut tamen et usque
in hodie apparet (19,5-19,7).

TaROBbl ROMII08H4HOHRO-CHIITaRCHReCRHe 0C069HROCTH ynoTpe6J1e1IHR

npoToapTIIRJUI B paHHHIA H OCHOBROii IlepHOAhl ero HCHORB3OBEIRHR. He-
peitgem Tenepb H paccmoTpenmo Honpoca o ero AHcTpH6y1HH HRH, HEILIMH
caonamH, o ero cotzeTaemocmC onpeHenenimmH paapHgamli cyinecTBH-
TeabliblX.

C011ETAEMOCTII IIPOTOAPTIMISI

3.1. Honsmutino-apa.u.namunecKas modem, npedmemnocmu.
tiem paccmaTpHaam HeTpx6p11110 npoToapanHaH, neo6xoHnmo HOCTp0HTb
06nlyio HOHRTHftHO-rpamman4qecnyio H ReRC11ROROTHtfeeRy10 MOneab HMeHH
CylgeCTBHTeRbH01"0. MOneab era CTp011TCR 119 npeAno.11oNteHHR, qT0 BO
ncex Framtax cymecTaliTeabnoe, HaH tram, pegH HmeeT npegmemoe ana-
trenHe. rIpH 9TOM camo 3HatzenHe npen,meTnocTH HeOgH0p0AHO H truHnHonu-
pyem B Rebnie B paaaHtnmix acnemax. 3Aeci. c.11eAyeT paaantiaTb:

061.49110HRTHRHO9 anatieHne cyinecTaHTeaHnoro, npH HoTopom HMR,
o6oanatraH nonHTHe B noanom ero oxaaTe, npeAcTanageT nocHeAnee HaH
cymmy e Amin tmax npe Ame TOB (HRH IlaCTH13.1X BH)OB HOHRTHIT): Ra.T.

tructae minores Bunt quam salmones les truites NIA plus petites que
les saumons «Oope.au menbiumx paamepon tiem .Trococra>. ARK npegcTaa.menHH
o 6inenoHFITJAHOro ana =fen Ha MM MO ntem HcnoabaonaTH c He Hylourpo
ellopmyay:

n
A = E Ai, TO eeTb A = A1 + A2 ... Am + An, re A

i=
o6mee noHwrHe, A1, A2 Am H TJ. eAHHHtnnie npeAmena HRH BH-
AOBble HOHRTHR, E cymmnpoaamm.

14HHHakukyaabno-HHAonoe snatienne, ROTOpOe MOnieT yHaaaTb:
a) na oTgeabfaail npeAmeT (rpynny oT AeRbB131X npeAmeTon): RaT.

video tructam, tructa haec magna est = 4p. je TOiS une &wile la (celte) truite
est grande «R amity yhopeAb, orna 96opertb 6o.uhnilix paamepom;

6) Ha 4aCTRO9 BHA0B09 noHHTHe, nxoAnnkee B cHcTemy oftgepoAosoro
noHaTHH: cp. Hal,. ex omnibus tructis tructa salmonea maxima est = EFT.
de toutes les truites la truite saumonée est la plus grande «HS Beex
4lopeadi Aococeeas Oopern. camaH HpynHan».

14HAHa11Hya.maHo-B14)10BOR acneHT npeAmeTHOCTII cam pacnagaeTeli
Ha Asa noxrura (cneumeca). Peg'. monzeT HATH:
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a) o6 oAnom Hs mHorHx, enenHaabHo He ormeqeHHom Hpegmere
(BHge HOHOTHR),HeortpegeneHHEati cneHmec II II H B11 Ayaar:
HOBHAOBOti HpegmergoerH

6) 06 onpeAe.BeHHom, HTABeaeHHom epeHH apyrrix noHo6Hmx emy,
npeAmeTe (BHAe)onpegemeHHbiti erregue c.

HpoTHHonocraBaeHHe cneuxecoB Am H A1 HownmeHo HOBOMy HpHH-
uHrly crreneHH onpeykeaeHHocTH npegmeTa.

Ba.qoparHHHoe sHaqeHHe (a), rrpH HOTOpOM CY1HeCTBIlTeRbH0e Hpexk-
cTaBaHer npegmemocrb Ran marepHaa HOIDITHFI 6e8 ynaaaHHH Ha ero
o6bem HJIH HOMPleCTBO JIaT. rivus hic abundat tructa = cl)p. dans CQ
ruisseau il y a de truite «B sTom pyqbe BOHHTCR OopeAb» yKaabiBait Ha
nageeTneHHoe cHoeo6pasHe iiamioro noxama (cy6cTamimt), oTaxxiaiouiee
ero oT Apyritx II0HifTHk (CY6CTaHHH.R).

Hamoaopime aliatioxite (4.) cauda tructae = (IT. la queue de
truite <<XBOCT 1:POpeJIH>>. B gamtom cayirme RoxTpoamme cymecTaH-
Teabnoe He o6o3Haqaer peanbuoti «maccoBHAHore> HJIH ccDepHqeenoti npeg-
MeTH0CTI4 (npegMeTHOCTI3 aanoateaa B cyineeTHHreabHom 4XBOCT»). Cy-
IgeCTBHTeabliOe apopenb» BbieTynaer JIMifib Kan pasaH'IllTeablIbIlt npH3-
Han, nporHBonocTaBaniontaft «xHoer 4)opeape> HpyrHm HHBam pbI6bHX XBOCTOB,
HanpHmep, «xHocry cenegitH» 7.

POEIJIHMILIe BHA& apTHIVIFI capital, cpeacTeom empaaitemur ptaaaltinktx
acriexToe npegMeTHOCT11. OAHoHpememio caeByeT HOAgepitHym, 14TO paa-
JI1PrObIe remarHqecnlie rpynnbi HmeH CyllreCTBHTeHbHbIX B may cHoero 8Ha-
118111431 opHeHTHpyloTcH Ha pasHme acHenna ripegmerHocrll. Tan, Hanplimep,
cynAecnnyreabHme, o6osHaqaionme OTJEkejrbHbIe npeamena, amiable cymecTea

gpyrHe eqlicanembie HmeHa, qaule acero Bann, HHHHHHgyaabHo-HHBoBoe
ynoTpe6aeHHH (A., A1). CyLueerHyrreabuble orBaeqeHHoro 13Hanellliff
turialoT 613IIIHO B 06luen0F5rrHilHom (A) IIMI HJIJII030pHOM (0t) 3HageHliFIX.
CymecTenTeamme, o6osHaquounie HenkeCTBO, opHenTHpylorea Ha Haao-
paTHHHEati acnewr (a).

OrcloAa caenyer, 'no, Harlan coqememocm npoToaprintaH e pas-
aPPIHLIM11 remarHqecimmH paspnAamH CyIlleCTBHTeJIEHIAX, MM CMOmem
ollpegeaHrb ero HOLISITHRHOe suageHHe. BLIRBJIeHHe HOHOTHAHOPO sHatieHHH
upoTOOpTHISJIH OAHospememio cpeBCTBOM mirepripeTaHHH Hbune-

7 Ilpie IICICTp0OHHIS nacTonnielt MOJNJIII ncnonbayeTca 0111,1T narieniur cemanTnics
poseancHoro apTnang. Cm. G. Guillaume, Le problbme de Particle et sa solution dans la langue
frangaise, 11aptoic 1919; R. Paul, Flexiunea nominala interna In limba romtna, Byxapecr,
1932; F. Maillard et R. Valin, Nom et article, Vox Romanica *, XVIII, 1 (1959), cTp. 31 z en.;
R. Piotrovski, intrebuinfarea articolului la scriitorii romtni, Studil i cercetArl lingvistice
Omagiu lui Al. Graur cu prilejul Implinirii a 60 de ant, XI, 3(1960), cTp. 625-626.
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npHaegenHoft mogeam Ha 11013W110.110THHCROM H npoTopomaHcaom 118131HOBOM
maTepHaffe.

3.2. Cmamucmuica covemaeAtocina npomoapmwma. PesyabTaTal cTa-
THeTHHemoro o 6caegOBIIMIFI COtieTaemocni npoT0apTPIRWR B noagHeaa-
THFICIIHX 11£11KFITHIIREIX HHTepaTypHo-nosecTaosaTeaaHoro (peaarHosHoro)
01`11.1111, o6o61neHHHe B Ta6aHne 1 noxasmaloT, mecTolimeHmle conpo-
BO/MUM 'lame Beer° ynoTpe6amoTcH npH cyulecTaHTeabmax, o6oaHaHalo-
EMIR mecTonoaomeHHe (locus) H apemenHue oTpesitH (dies, hora). ,IkosoabHo
HacTo npo Toap TIMM, conposontgaeT cymecTaliTeaaHme, o 6oaHaHaionwe
cimunlemare npegmeTbl.

CXOWIly10 Rapnrny aIoT pasaHHHale geammeUMHTHHRW VIX BB.
14111JIHH, 1.111J1JIHH H 14C1IaHHH. 3gaca B COII11090/WW0HHH mecToHmeHmax
geTepmHHaTHaos game acero ynoTpe6WMOTCR:

1.. HanaHml .nun ancha (Lex Salica-VIII B., XXV, 138; comitessa
(gox. 1032 r., JleoH-nHT. Monaci, 13) ; mancipius (Ed. Rothari, 643 r.

CDL, II, 189 290, NN 279W 281 HJIH gox. 907 r., llopTyraHHH nHT.
Monad, 8) ; presbyter (Regula Chrodegangi, 29 nwr. Muller-Taylor,
243-244) ; senior (Tam Hte); servus (Lex Salica, XXV, 139) ; vir (Mepos.
gm VII B. IHT. Muller-Taylor, 196) H gp.; geTepmmiaTHELI HacTo
ynoTpe6JunoTcH H npH HexoTopux HmeHax CO6CTBeHHLIX, HanpHmep: Be-
nedicta, Salomon (gox. 870 r., KayHH Ch Cl, I, 18-19) ; Bricus (G. T.,
HF, II, 1) ; Drogus ; Magnoaldus (Mepos. gox. VII B. gm% Muller-
Taylor, 119) H T. g

HanaHHR INHBOTHLIX: caballus (Lex Salica, XXVII, 145-152
Ed. Rothari, 643 r. CDL, II, 311 312 N 339) ; iumentum (Mulo.
medicina, 52 53) ; taurus (Lex Salica, III, 19).

TonorpacinmecitHe TepMHHII, HaElBaHlIFI cTpoemet 11 smear:max
mageHierti casale (gox. 761 r., CnoaeTTo nHT. CDL, V, 123 N1763 HRH
mil. 742 r., BeHaeHyTo nHT. CDL, 83 ca,. N° 543) ; castellus ()lox.
VIII B., (DpaHnHH nliT. Pei, 197 N 56) ; ecclesia (mi. 650 r., lipemoua

IIHT. CDL, II, 483, N 320) ; mercatus (Twit. 629 r., Jlom6apgHH nHT.
CDL, II, 40 42, N 308) ; molinus ()lox. 905 r., AcTypHH HHT. Monaci,
6,) ; monasterius (gox. 686 r., Jlom5apaHH nHT. CDL, 111, 11, N 352);
rivus (gox. 780 r., AcTypHH HHT. Monaci, 3) ; telloneus HJIH teloneus

a.,(DpaHnHfr HHT. Pei, 198) ; terra HJIH terrula (gox. 898 r.,
AcTypHH nHT. Monaci, 6) ; vallis (non. 978 P., HaCTHJIHR TWIT. Pid,
353) ; via Hag bia (gm 1.010 r., CaaepHo TWIT. Muratori, 319) ;- villa
()ox 907 I'. HopTyramm, nHT. Monaci, 8) H gp. Cloga ate npHmancarkoT
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TO1101111Mbl, nanpmmep: ilia Casa da Turre (Am{ 754 r., illyssa nsm.
Muratori, 230-231) HJIH illa Branna (sox. 780 AcTypsa IIT. Monaci, 3).

4. CynlecTssTeasssie, o6osnattaionnie cam sosymesT, Has carta
cartula °Ass. 704 r., BessesyTo CDL, III, 56, N 372, cp. mime Pei,.
197-198).

Ta6Auga
CTaTmerma yuarpe5neBlin npoToarraxda npH arAezurandx

CyllIeCTBHTOZILHIAX

HpogepHH yHaaTaHaioT HaH Ha oTcyTeTHHe Hammix Ham Ha To 9TO ganme
cyniecnixTerisnoe B naburninue ne yrroipe6JuieTca.

Iipome 9TFIX rpynn ctnicasemsix HMeH, o5o8satialoinux esmimtnime
npeAmemi, c mecTOliMeHHIAM14 conposogaTeSSMS moryT ynoTpe6nRTben
mime:

1. CyinecTsirresmnie, cayman:me ;via o5ossagensn co5siTnti, o Ro-
Topua paccuaasisaeTca B AosymesTe, 113111 oTszegemme noiDTTHR, ripejl-
cTassennsie B orpasrmemiom o5leme (A1). Cp. yise B ByssraTe: gratiaDei

exudantiam illam gratiae gratia illa . gratia illa n T. n. (Vulg.,
Ad Rom., 5, 15 21) sax B 5mee nosmisx namanuntax: lides Petri
(T.e. ne sepa soo5ine, no onpewiemsie, saToJilmecsoe seposcnosesanne)
...Nos enim illam fidem praedietam tenemus .. Si quis autem contra
ham fidem aut sapit aut credit .. Sed unam eademque fidem . (son

ByabraTa
(IV B)

HyTeme-
cum
Tepax

(VI B.)

FiCTOIMIJI
(»aims
(VII B.)

1. dies 18 9 9
2. hora 5 7
3. locus 19 24
4. momentus 6
5. nox 12 8
6. tempus 8 4 10
7. terra 10
8. civitas oR.20 3
9. filius 2

10. mens 8
11. Pater vester 9
12. puerulus 4
13. servus 6
14. vallis oK.20
15. aqua, caput, colliculus, ec-

clesia, episcopus, epistola
Kantgoe
CH0130

Ions, pars, porta, presby-
terus, puteus, spelunca, ur-
ceus, via, vicus

OT 5 Bo
10 paa
Hancgoe
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584 r. BeBegun HHT. CDL, I, 46 47, N 14) HaH fecit omicidia
de ilia comitessa... et non habuit 111e unde pariare ipso omicidio . . .

fecit ipse homicidio et rogarunt ipsos homines H. T. R. (B MK. 1032
r., JIeoll 4HT. Monaci, 13).

AllaJIOPHIIHOe ynorpe5aeime )13.10T Cy1118CTBHT8.11bHM8 consilio , (Ed..
Rothari, 643 r. intr. CDL, II, 124, N 9); festivitate (VIII n.,

uHT. Pei, 197 198); gualdus (noit. 772 r., Cnonerro rum
CDL, V, 767, N 964); testimonia (Lex Salica, LVI, 361); vindicione
HRH vendition.e (MepoB. ;Am VII B. IWT. Muller-Taylor, 206 AO%

704 r., BeHseHyro HHT. CDL, III, 56, N 372) H Ap
2. Hectmcanemme cymecraureabHme co6HpareahHoro HMI HemecT-

BeHHOTO 8113'1OHHH.

Cp. B Peryae XpoueraHra (769-770 rr., Men): calceamenta . . .

et illa calceamenta . . . quod ille episcopus annis singulis ad illum, clerum
reddere consuevit H xta.mme : vestimenta . . . ilia vestimenta ; lignum

. . . illum lignum (Migne, 89, 1113); metallum . . . dum ipsum me-
tallum inventu fuerit, postea mittite cum ipso in fornace (Composi-
tiones ad tingenda musiva, VIII B. JIyHHa IRT. Battisti, 221)
ila pellis (De tinctio Pellis Prasiuis, VIII B., 14TaamrgHT. Muller-
Taylor, 213 ca.).

Bo ocex HpHsegemmx my-gax HemeerseHHoe CY1HeCTBIITOJIbH08
raHme BLicrydaer B orpaHHtieHHom o5T,eme (A1), o5oaHaqaH aHSO npeumer,
cueaaHHEnt HJIHCoCToguIut Ha aaHHoro Beulecraa (cp. illum metallum
4HycoH meraaaa'), aH5o onpeneaeHHoe HoaHrtecTso nocaeuxero (illa cal-
ceamenta . . . quod episcopus . . . reddere consuevit).

Taimm o5paaom, HC/COAH H3 IlacToro ynorpe5aema1 HmeHH c yHa-
aareabm.imn mecroHmemmmx, aTH paspnum monmo paanewr. Ha use Ha-
Teropm. llepHylo o6paapor cymecraHreabHoe aoHaamforo H npemeHHoro
sHatieHHH, C HOTOpLIMH aeTepM1111aTIIBLI ynorpe6amorcH oco5eHHo qacTo
110,1TH peryaapHo. Bo Bropyio BXOXIHT ocraabinae, nepetmcaeHHHe smile
paps:rum, C HO TO pEIMII yHaaareabrime mecroHmemur ynorpe5anforcH 0 T
cariag H carialo B 83BFICHMOCTH OT TOit pOJIH, HOToppo HrpaeT JIM101
HpeAMeT HJIH HBJIeHIIe, o6o8Haqaemoe crnecrsHreamulm B HOBeCTBOBaHHH.

3.3. Cemaumuna npomoapmax.4a. FICX0XVI H8 peayabraros CTaTHCT/P.
vecHoro aHaaHaa (CM. 32), mom-10 caeaarb immon, HCTOHN ynorpe5aeHHH
oupeueaeHHoro apTHHan, a c.neuoHareaBHo H ero sHageHHH, caenyer HcHarb
B colierammx yHasareabHoro mecToRmenvin C HmeHamH aoHaasHo-npemeH-
SOTO sHageHHH.

OnHaxo, mime upeAnoaomeHHe cpasy me HaTaaHHBaerenRa conpo-
THWIelilie marepHaaa.
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Bo-nepabix, pomaccrme Ha WM yaw HanIHasI c nepabix IIRMHTHHROB
npegnognTaloT ynoTpe5rmTb ripe nrmagrmo-apemermux CyLlIOCTBHTeAbHLIX
He arrnmab, a ycaaaTeabcoe mecrolimerme. Cp. crcry. Mximilien, chirex
eret a eels dis soure pagiens (Eul., 12) ; Enz ne verrat passer cest pre-
mier meis, Que (R., 83) ; esa noch (Vid, 3018 H 3044). AHRHOMPIHO B
coapememibix H3bIRRX: cbp. ce jour-lá, ce temps-lii ; MR. aquelis noche.

YnoTpe5aecce apTHRAH npc CylgeeTBHTeJLEIRESX OTOPO Tuna ucTpe-
caeTcH cpamicreabHo pegco, npngem apTrmab seci 05b1t1110 63III30R

allageHnio H yitaaaTeabcomy MeeTOHMeHHIO. Cp. errifpp: Qaant li jurz (=cist
jourz) passet (Al., 51) ; acaziorligrme cp. B Passion, 40 H 193; HJIH orlon.
grant fue el dia8 al cort del Campeador (Çid, 2479) 9.

BO-BTOpLIX, B pcge caygaea AaTHHeRIle C011eTaHHH yitaaaTeabHue
mecTorimeHne apemeHHoe crnecTrmTe.armoe eJIHBalOTCH B OAHO eJI0B0,
nepexorm npn 8TOM B mace Hapegcn. Cp. pm H JIaTIIHH hoc die > hodie >
cT(Dp. huï, cm. hoy RAH hoc anno > c4p. oan, non, hogaño, nopT. ogano ;
hac hora> nop T. agora; ipsa hora> Hell. isora, cap. issara; hac nocte> nop T.
ontem ; hac ista die> pym. moag. ast6zi> azi.

HAHOMaTH3RAHFI coqeTaH11t ycaaaTe.gbmax mecTonmem4ft e cymecT-
1314TeJIMILIMIll apemecHoro allagerma IllffpoRo npegcTarmeHa B nmilepccoll
JIaTLIHH. Cp. :

Si jumento lingua incisa fuerit, consulto lingua(m) fibulis, deinde vino
lavato ; his diebus (=Hecco.abco glleit ellyeTH) gallam contundito minu-
tatim, ex co imponito, usque dum sanum fiat (Mulom., 176,7) HAM cum
ante hos dies (=He)armo) coniugem et filium amiserim... H T.. (CIL, VI,
2120, 16-156 r. 113); nam et ante hos annos 613Lcoe spew!) cum reces-
sissent a via ... (Vulg., Judith., 5, 22).

HacoHen, gacte B Tex CArlaFIX, Rora Tutu! nrmomaTcaarma He 'mum
mecTa, camo 3HCH11 11 ynoTpe5aeHme yitaaammlx JIaTHHeRFIX CA0B0e0-
geTamnft He coagrmano 5aaronpnaTHiax gJIF1 pa3anTH31 apTrmrm. Ae.go B TOM,
gTo armaarmo-Hpememme cyinecTallTeamme B npegeaax gacte He6ogbatoro
pacccasa mum o6LigHo npri cactgom atom ynoTpe5aeHnn pump:limo
npegmeTcylo COO THeCeHHOCTb. Cp., Hanpumep, B IlyTemecTmlff 9Tepcc*:

pervenimus ad quendam locum (1-e acagerme) ubi sex... mon-
tes . aperiebant ... Hie autem locus (1-e magemle), ubi se montes ape-
riebant iunctus est cum eo loco (2-e acagecne), quo sunt memoriae con-

8 aim Bgpyrom magauna cm. aquel dia cm. A. Balo, Obras completas, II,
Poema del Cid, CaErr-Flro (quam), 1881.

A. Tobler, Vermischte Beitrage zur franz5sischert Grammatik, Leipzig, 1906-1921, II,
eTp. 52.

- 0. 4228

www.dacoromanica.ro



298 P. P. /1140TPOBCH1411 14

cupiscentiae eo ergo loco (2-e BHaqeHHe)... de eo loco (2-e magerme)
ad montem Dei 14 T.a. (I, 1-2) ... Haec est autem va1lis, in qua factus
est vitulus ; qui locus (3-e sHatienne) usque in hodie ostenditur ... in ipso
loco (3-e sHageHHe). Haec ergo vallis ipsa est, in cuius capite ille locus
(4-e aHatimme) est, ubi sanctus Moyses cum pasceret pecora ... (2, 2)
H

Tanlim o6pasom, HonaahHo-Bpemeimme cymeCTBI4TeJlElible He o6pa-
80BLIBaJ111 neaocmoro puna noBTopmomHxcH ynoTpe6HemA e eamHoft upeA-
meTno# cooTHeceHHocTmo. A pas Tan, TO y mecTonmeHrioro conpoBoHHTean
8gem3 coxpamumcb ynaaaTeabHme HRH nowlepnHyTo-aHacliopHilecnne (Dyint-
uml H He mapa6anaBaHocb apTHISTIeB0F0 8HatieHHH. CTaHOBHTCH HCHbIM
Tatum, nottemy B pomaHcm4x Hamilax npx Hona.mbHo-Bpememmx CylIleCTBH-
TeablIBIX COXpaHfleTCH ynoTpe6Hemae ynaaaTeahmax mecToHmematt Hail
ynaaaTenbno-aH4opmgeenoro apTmnan. Ecar4 we y ynasaTeabHoro mecTo-
IIMe}1}1517 ynoTpe6amomerocH B HOM6HH31414H c cruecTBFrreabHmm HonaJmHo-
BpemenHoro EmageHHH, H npoHcxoAHT ocaa.6.neHne EmageHHH, TO 3TO mecTo-
HmeHme He npeBpamaeTcH B apTyvKab, HO noraomaeTen cyineeTBHTeablimm
(npHmepu cm. Bmme cTp. 297).

CaelloBaTeabHo, cDopmnposamle apTknoin nponexoaHT na ocHoBe
Bee 6oHee peryalippoineroen ynoTpe6Hemla HeTepmHHaTHBoB npH cymecT-

BliTeabH131X, BX0a}1111HX B paElpflAbl BTOpal naTeropmc HpH BTOM cymecT-
BHTeaLHoe, o6c.nyntliBaemoe npoToapTHRHem, Ham° &Ago 0 TBe tram

grip' Yea0BHFIM: 1) OHO HOJDRHO HaX0aHTbCfl na nepsom naaHe HOBeeTB0-
swum, 2) evo npeHmeTHmti o6iem goantex 6131TI, paBeH

ECJIH CyilleCTBHTeamioe npegmennatt 061.em noToporo paBeH A11
He HBalleTCH OJAHHM H3 TemaTHgeenlix ey6i.enToB noBecTBoBaima (nepBbiti
naaH) wirn nepecTaeT HM 6b1Th7 mecTORMeHHblit conpoBoAl4Teab He yno-
Tpe6aneTen uuu nepecTaeT ynoTpe6HaThcH (cp. Fame).

C Hpyrott CT0p0Hbl, cymecTmaTeabHoe monieT 614Tb TemaTHilecxlim
cy6lenTom 110BeCTB013311Hil, ogHatco, ecaH ero npegmeTmati o6iem He paBeH

C011p0B0a1ITeab Bee pasHo 0 TCyTCTByeT.

Tan, Re ynoTpe6aneTcn npoToapTintab npH eyI1leCTBHTeabH131X7 o6o-
8nagamunax o6mee noHnTHe (Bile ElaBHCHMOCTII 0 T TO1407 RomipeTHoe OHO
Hall a6cTpaRTHoe):
Hine etenim contra christianos (A) prima odiorum germina pullularunt...
Ab illis enim diebus christiasi (A) apud civitatem Romanam esse coepe-
runt ... Tertius post Neronem persecutionem in ch,ristianos (A) Traianus
movet. (G.T., HF, I, 24-27) 06lem 1101IFITHH CylgeCTBHTealaHOPO chri-
stiani paBeH A. Quae res ... odium (A) generavit. Uncle et inflammati
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invidia (A), triginta eum argenteis Ismahelitis in Aegypto transeuntibus
vindedirtmt 1TF, I, 9). Bo acex BizAmemnix cxygasix .o5sem
HOHHTHH cymecTaHTeaaHaix paaeH A.

PaBHLIM o5pasom He noayquoT mecToHmeHHIA conposoincreaa H
HmeHa, o5o8Hatraio1Ime HepacgaeHumpo maccy (o517em noHHTHR = a), He-
BaBHCHMO OT HX CHHTaltellifeeHOIA 1103141W1 H p0a14 B oftuem 110BeCTB0BaHHH.

Cp. tit unciam laseris (a) toto tempore utaris : laser (cc) in spatiosum
doliolum vitreum mittis et nucleos (a) . . . (Apicius, De re coquinaria, V
D. gHT. Diaz, 50 51) HHH Ostenderunt etiam et illum locum, ubi
eis pluit manna (oE) (Peregr. 5,5).

HaHoHen, ynoTpe6aemeno mecToHmeHHaix conposoHnTeaeft oHaebnialoT
conpoTHaaeHne cyinecTrarreamule THna Singularia tantum (sol,terra ---= naa-
Hem, dens, Dominus, diabolus, Filius Dei H AP.) . llepaeSlleHHeMOCTb
npeameTHoro slimming y cylnecTaHTeammx, coanageHHe 1101DITHrIHOr0
(A), aaaopanumoro (a) H HHAHBHAyaJlbH0-BHT(OB01.0 (A1) acnewroa B ce-
maHTHHe CylHeCTBHTeJILIIIIIX BTOr0 Tllna (A =-- A1 -= npenwrcTayeT yno-
Tpe5aeHmo allasliopHtlecHoro npoToapTHHaff.
Cp. ... locus Choreb... ubi ei locutus est Deus dicens ... ad offerendum
Deo . . . sanctus Moyses acciperet a Domino . . . legem rubus, de quo
locatus est Dominus Moysi In igne (Peregr. 4, 1-6) ; per heremum am-
bulatur heremi . . . herem,i (Peregr. 6,2-5) ; HJIH Credo, sanctum Spi-
ritum a Patre e Filio processisse non minorem et quasi ante non esset,
sed aequalem et semper cum Patre et Filio coaeternum deum ... (G. F.,
HF, I, ase):(.).

YnoTpe5aeHHe apTHHaH B coapemeimaix p0MaHCHHX Haamax HOCBeHHO
eBinaHO C CHHTaHCHIleCISHMH 4113THHHHHMH o5cayamaemoro HM cytuecTBH-
TeabH0r0. 3Ta BaBHCHMOCTIa 0 6HappmmaeTcH Tamite B anoxy cfoopmHpoaaHHH
apTHHJIH H ABHFIeTCH npamoft npolieBoaHoil OT OeHOBHOR CMbICJIOBOti 4)ymt-
nH11 HpoToapTHHaH T.e. OT aHacDopHrrecHoro Bblp(effeHHH TemaTatiecHoro
cy6T,eHTa 110BeeTB0BaHHFI. getiCT BHT e JIbH0 cyukecTanTeamnae, o 5oeHa-
qmonme TemaTrprecHnti cy5.aeHT HosecTaoaaHHH, qaine acero abicTynaloT B
poaH nowientanwro HJR pa3HHITHLIX BilgOB HonoaHeHint, HO peAHO BEJHOJI-
HMOT (flyilltHHH HonoaHeHHH-onpegeneHHH, 0 6CTOHTeHbeTBa 14.111f npeH14-

10 Cyrueemwrenbnue aTOPO Tana °Hann:inn conpornmenne MUHL onpeAenwrenano-
ariacDopntieenomy ynoTpe6nemno mecTommenuti. Boo6ine nte cogeranne lix C ynaaarenb-
HEMP' MOCTOHMOHHHMH BILOHHO Honycnimo. MecTonmenne umeeT B OTOM erpme DMHHOHTHOO
anailenue. Cp. B ByabraTe: an tu sis Christus ille Filius We Dei (Vulg., Matth., 26, 63) KBE
B 1EMTHI4 Bangpernaeann (Holm; VII B., MOHaCT. (DOHTOHOHL raHHHH): pro annore ipsius
sancti Dei (gm'. Muller-Taylor, 226).
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HaTaaa. B CBFIBH C BTHM H mecToHmeHmak conposogHTeab =lame acero yno-
Tpe5aHeTen HpH noxpresHaumx H gonoaHemmx. YlloTpe5.11eHHe 9THX Hte
cynikecTaHreabmix B (byHHIAHH AonoaHeHHH-oripeAeaeHHH, npeAllitaTIIBa HJIH
06CTORTeJII3CTBa qaCTO 5bumeT caHsaHo C noTepeth AaH1113.1M CJI0B0McD3THHaninA

TemaTugecHoro cy5ieHTa, oTxoAom Ha aToportriiari 110BeCTBOBBEHH7 a HHorjka
yTpaToit onpexkeaeHHoro cHenHeca HHAHBHAyajIbH0-BH1oBOit HpegmeT-

BOOTH (A1 >IX. HJIH ce). BIIOJIHe aaHoHomepHo, qT0 CrgeCTBI4TeJILHOO B
BTOM cariae aHmaeTcH mecToHmeHHoro COITOBOJAHTBJIH.

OCONHHO OVIeTJIHBO 9TH cHHTaHcHtlecHne TeHTkeHnHH B ynoTpe5aemin
conposograTeReft lIpOCJIBMHBBIOTCH B HalaIlte 4 HyTemecTram 3Tepnu», opHeH-
THposaHHom Ha paarosopHylo TOPO HepHOJEka. Cp. Peregr. 1,1 2,4:
montes faciebant vallem infinitam (nepsoe ynommmine o gO-
JI4D10 .nenoatiag ripe)mHanHH) et trans vallem (cymecTrarreabHoe vallem
XOTH pan npno 5paao cHenHec A1, uguaHo eme He cTa.11o TemaTmecHnm
cy5lexT0m norteCTB0BB.H1431 OTCIOAa eV() ynoTpe5enenne B npegaoHixoft
HoHeTpyitgau 533 conpoaognTeau) apparebat mons sanctus Dei Syna
(Taman/mom-tuft cy5TAHT 06 OTCyTCTBHH WWI) UpOTOapTHRJIH CM. HYDRO ...
Ho BOT CylIMTBHTOJIbHOB ValliS BbIgBHPBBTCH Ha Hepamit naaH HOBBCTBO-
BaHlIFI: ¡Pattie autem ipsa (noxientamee) ingens est valde Ipsam
ergo vIllem (apam99 AonoaHeHne) nos transversare habebamus Haec
est autsna vzWs ing3ns et planissima (cyrnecTaHTeabHoe -yarns, ynoTpe-
6Junicb B npeA411-SaTHBO, nepecTaeT ommapemeHHo &an:. TemaTHilecHmm
cy5sexTom, gJIFI BbIpaHleHHH HOTOpOPO aBTOp Hcnoabayer MeCTOHMOHM
haec, aHacflopugecHn Esamemumnee rpynny ipsa vallis) Haec est autem
milis (anaaorntlime ynoTpe5aeHne) in qua ... illue denuo ad Mud caput
yarns (TemaTniiecHum cy5leHTom CTaHOMITCH eymeeTanTeabHoe caput,
HoTopoe H noarmeT geTepmHHaTm3). Cp. TaHate B enoaoit goHymeHTa-
rum: postgnam alia fundavit monasteria accedens monasterium (A1)
construisse perhibetur... In quo monasterio (A1)... ipsum monasterium
pater monasterii (A1)... praedietum monasterium (A1) a patre mon,crsterii
post mortem patri monasterii (A1) ipse debeat in eodem monasterio (A1)
ordinari ()olt. 643 r., Bo5bo nnT. CDL, II, 50-56, N 312).

Ha Hepabift B3I4JIHJEC MOMOT noHasaTbca, TITO IICHOJIb3OBB.HHe HpoToap-

THRJ111 ELOT(IrkIHFIBTCH Tem ae BaROHOMepHOCTFIM, HoTopme 5ygyT pery.11a-

POBaTh yHoTpe 6J101:1140 apTHRJUI B:CTB.POPOMaHCIUdi (a B °THOU:IBM/HI H5BpOpO-

MBHCHHX H3bIKOB H B cpe)nepomancHnti) nepHog, OTJIHIMFICE. OT nocaegHero

annib HoangeeTaeHHoft cTopoHort. OgHaHo, HccaegoBaHne HOBAHBJIaTHHCKHX

IMMHTHHHOB acHpbtaaeT H HatrecTsemible paaanznili meamy HpoToapTHHaem
11 CO 6CTBBIIHO apTHKJIBM.

300 P. P. IIHOTPOBCI-CHH 16
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Ha 9TO, B IMCTHOCTH, yRaimmaior HeRoropme caytraH Heynorpe6-
JlellHFI conponoMITeRfl Him Hapimareammix enuennemax eyulecroirreammix,
macrynalonikix B Ill'HH11140 remarlinecRoro cy6ieRra noBeeTBOBaH14/1.

Tau, Haripmwep, B 4llyremeersim 9T9pIIH» cymecrimreabHoe, yno-
rpe6arnomeeca Ho cDpaaeonormax mons Syna,, mons Dei, mmorga He Him-
mamaer C011p0B0gHT9JIH, XOTFI, Halt uponHoo, Hmerynaer B RaireerHe Tema-
THtleCHOPO cy6seRra 110BeCTB013911HFI (HoexontaeHHe Ha CHHaRcRyio ropy
HB.TIFIJI0Cb ognon 119 oagan na.aommlnecraa 3repH4). Cp. trans vallem ap-
parebat mons sanetus Dei Syna . . . de eo loco primitus videtur mons Dei
. . . ad montem Dei. montis Dei . . . montera Domini. . . montem Dei . . .
montis Dei . . . a monte Dei . . . ad montem Dei . . . montis Dei . . . monti
Dei . . . Moyses fuit in montem montis ... ad montem monti
Dei . . . in monte Dei . . . ad montem Dei . . . in Montera Dei. . . a
monte Dei . . . ad montera Dei . . . ad montem Dei sanctum Syna (maim'
1.-9).

Ho BOT paccRaanima pools:leaner, IITO mons Dei Home He ropa, Ho
ropindi maccHo, BRaloamouladi HeCROJIBRO aepnum, 113 noropiax ogua
epeming u camaFr BLicoRag u Hammaeren CHHaRcRoti ropo!. Cp. Mons au-
tem ipse per giro quidem unus esse videtur, intus plures sunt
..., sed totum mons Dei appellatur, specialis autem ille, in cuius
summitate est hic locus, ubi descendit maiestas Dei... in medio illorum
omnium est (Peregr. 2,4).

cymecrawreamme 1110119 HCHORbayenfl AJIFI O 609119,1e1114FI 9TOR
caMo1Bhicorcon, Hogmeimaionleffen Ha g OCT9J1bHISMH Hepunniamm mac-
ulna, ropm. Yriorpe6neime riporoaprkmaff, Hpri CyffleCTEHTeabHOM CT9110-
BHTCH 1101ITH peryanplium: ipse ille medianus... altior est omnibus ... ille
medianus, qui specials Syna dicitur ... ad montem Dei . ingressi MMUS
montem illius mediani, qui est specialis Syna . mons ... iuxta
montem illum . . . in ipsa summitate montis jUins mediani. . in ipso
monte ... ipse mons sanctus Syna totus ipsius montis . . . montis
ipsius mediani . . . istum medianum hie medianus . . . (Peregr.
2,4-3,9).

PomaHeRHe F13131K11 B 0 60HX cayrnanx gum 6bi ynorpe6neHHe oripege-
J1eNHOro a.pT141-C.7111: CrePp. Li Den munz Li Manz la al gill ; men. el
monte de Dios el alto monte.

RaR me 0 61FICHHTI3 OTO paaantme B ynoTpe6.riexm4 up° Toarrmium
apriman? 0 6paumemen ic npegmernoft xapaRrepHernRe H RoHmeRermina
conaam cpueerrarreabHoro:mons. B o 6oRx caynanx (mons Dei, altior mons)
o6a.em ero HpegmerHoro aHaaeHlin = A1. 14Hoe Awl() yaRoRoHreRerHoe
ocmmeneime cyniecroHremmoro mons. B riepHom coyaae cyukeermarem.Hoe
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mons (Dei, Syna), o6o8Hatiaa ropy (ropina maccHB), X0p01110 113BeCTHY10 14
paccKaamine ii ee cayrnaTeamtHnam enie Ha BH6HHH, npencTaBaHeT ee BHe
BCHROtt CBK3K CO CXOJAHLIMII npenmeTamEr (ropamn ICTIK ropHumx maccHBamH)
AaHHoro pmia. MORS yKaabiBaeT Ha Bcem 143BeCTHy10, eAHHCTBeHHO BO3HOKt-
Hp° B /13.11HOM RouTeRcTe HOCKOJIbliy oHa KBJIFIeTCK Heamo nyTenTecTBHH
ropy. TaRrim o6paaom, cotteTaHme mons Dei, mons Syna paccmaTpH-
BaeTcH sneer. RaK yaKOHOHTBRCTHOB Singularia tantum.

itaK T0.111,110 O 6HapyricuaacE. 1100 AH0p0 AHOC T13 HOHFITHFI ro.ons Dei, BIU110-

qmonkero HecRoabito onHopoxrmax npenmeToB, caoBo mons npmaaraeTcH
OAHOMY 113 MIX. 3TOT nocaenHHil oco6o oTme4eH aBTOpOM K npoTHBonocTaB-
JIM pyrlim npenmeTam aToro 4maaoro» pfixka, Boainnunero BHyTpii naHHoro
RoHTeirc Ta.

DTH Hamer-lemur B y3KOKOHTBROTHOM pentnme cyniecmyrreahHoro He
BJIKKIOT Ha ynoTpe6Heinie onpeneaeHHoro apTHKHK B pomaricRHx .0313111.8X.
HocRoamty npenmenimit o6lem rflopm mons Dei H altior mona, HecmoTpn
Ha pa3J1K411/1 B HX npeamemoti COOTHeCeHHOCTH, paBeH A1, Haar Boo6pa-
Hcaemidi pomaHcRiiii nepeBog naa 61.1 B o6oHx carianx ynoTpe6aeHHe onpe-
neaeHnoro apTHHHK.

HHoe Truro npomoapTHicas. Raic morax y6eAurbefi, Ha ero yno-.
Tpe6Heinie BallfleT HsmeHemie RoimpeTHofir COOTHeCeHHOCTH npegmeTHoro
oftema HMeHH HHTITH aaHHoro KOHTSICCT8. Holm cyinecumTeabHoe molls
Hmeao sHageHHe BHyTpKKOHTOKCTHOro Singularia tanturn, mecToRMeH-
Hlidi C011p0B0AHT0H13 oTcyTcTBoBaa. Kai{ TOJIbK0 CflOpMa mons cTa.ma upHaa-

raTbcH H oaHomy 143 '1110110B BHyTpHKOHTeliCTHOPO pHAa oTrHoponimix Ivan-

MeTOB, 110KBHKeTCK Hp0T0apT1411Hb.

Cp. aHaaorlitniiaii npilMep 113 TOPO 1R 411TrenteCTBHFI DTep1111»:

pervenimus ad mansionem, quae erat iam super mare (pem Hawr
o HpacHom mope, omusaioniem 6epera CHHSK) incipitur denuo totum
iam iuxta mare ambulan i iuxta mare ... quingentos passus de mari
(Peregr. 6,2-3), Ho Egyptum autem et Pa1estinam et mare rubrum et
mare illud Parthenieum (3, 11).

BJIHKHIle BHyTpHKOHTelICTHOPO pennima cyalecTBHTeahHoro Ha yIIO-
Tpe6Heinie npoToapTHRaft o6HappicimaeTcH Tainite B HCH0J1b30BaHl4K me-
CTOIIMeHHOr0 COHp0BOAHT0HK npri HmeHax CO6CTBeHH13IX. OCT8B.115131 B CTO-

pmie amHHeHTHo-amtioamtlecRoe (Tim NOTO ille luxoriosus) ii cTpyR-
TypHo-ocliopmamoniee (mu huic Iacob) ynoTpe6HeHHFI npoT0apT1111.1131,

6pan{mcfr K ero onpenenwreamio-aHatliopHilecRomy K npoTHBocTaBliTeab-
Homy HCHOHb30BaHHIO ripH Hmenax co6cTBeHHblx.

302 P. P. 11140TPOBCHHH 18
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IlpeAMeTHO-CMIICJI0BaH cTpyHTypa HMeHH CO6CTBeHHOr0, RUC Ha-
BeCTHO, OTJIHIlaeTCH OT HMeHH HapHHaTeabHoro onlyTcTHHem o 61Heno-
HFITHRHOr0 11 HampaTHHHoro acHeHToH. I4mH 06m:win-me o6m9tH0 ci)yHH-
HkroHllpyeT B wipe AmexHom cnermece HIIJEIHBH)VaRbH0-BFIX1OBOr0 matte-
HHFI (A1) C TOIIHO/A npegmeTHort COOTHeCeHHOCTb10.

0):11MH0, npegmeT (trej10BeR, 7ItHBOTH0e, reOrpa411111eCIIHR HyHRT H
T.II.), 0 60aHatiemnak HmeHem CO6CTBe1111131M, Memel, 6biTh conocTameH H
npoTneonocTaeffeH gpyrHm npeAmeTam, HOC/MUM TaRoe HMH C06CTBeH-
Roe (Hem llepBblft, 1413a11 eTopoft, Hem TpeTnit H T.I1. T.e. A1, A2, A3

. A., HpH aTom AI±A2+ A3 AraHe cymmHpyeTcH B HOHFITHe A).
3T0 corrocTameHHe npoHaBoAIITCH He no itHyTpeHHHm cHoilcmam Hpe
MeTOB (HX BaJ101)9THBHOCTH), HO HO HX HHeinHemy npHaHaHy-HaHmeHoHaHruo.
B coHpememmx p0MaHC1tHX 113131RaX HmeHa CO6CTBeHHIle, B may OTHX OCO-
teHHOCTen ceoeit cTpriTypia (T.e. OTCyTCTBICH HpOTHBOHOCTaBffeHHFI
A), o6bitnio He HalOT ynoTpe6aeHHH apTHH.HH.

I4Hoe ;leaf) npoToapTHHab. B noEukeett11cpeTweeexceort JIaTLIHH ero
ynoTpe6.11emle HpH HmeHax co6cTseHHEax acTpegaeTcH He pence, gem upH
HapHHaTeabubix, H BHelinle HiPleM OT Her0 He OTJIHHaeTCH: OH CTaBHTCH
upki Tex me xmeeax CO6CTBeHHLIX, 11.0TOplle ebicTynam B HagecTae TemaTH-
qecHoro cy6ieHTa macHaabutaHHH. Cp. y rpHropHn TypcHoro: Theodosio
collegam imperil facit. Hie Theodosius omnem spem suam atque
fiduitatem in Dei misericordiam ponit (G.T., HF, I, 42) ; In
loco ergo Gratiani Theodosius ille, qui totam spem in Deum posuerat,
totum suscepit imperium (G.T. HF, I, 43). Cp. HF, 1,7; HF, II, I Er gp.

flpeeqem r0B0p1ITI3 o mexamerame ynoTpe6.neHHH mecToHmeHHoro
C011p0BOJIHTeJIFI HpH HoaTopmoulemcH Cy673eHTHOM HMeHH CO6CTBeHHOM,
inoTpe6aemom Brie CBFI311 CApyrilM14 HmeHamH CO6CTBeHHIIMH, paccm0T-
plim CJIrIaH, RorAa HMH CO6cTHeHHoe CHeTepmHHaTHHom macTynaeT B
coceAcTee c gpyrkimil aHTp011011}1MaMll HJIH TOHOHHM831H. 3gecE, Boamomma
Haa caytraH.

Bo-nepHmx, Asa pammix upeAmeTa (mma), emeTynalommx B It0H-
TeRcTe, HmeloT OAHO H TO me Iola. Cp. ... et rectum pergente in Pullo
Minore, et trabersante ipso Pullo ( t. e. Pullo Minore B OTJ111/111e OT
Pullo Majore) et rectum pergiente in allo Majore et per ipso Pullo (r.e.
Pullo Majore, B ounpme OT P. Minore) saliente usque bia qui H T.J.
()lox. 1010 r., CaaepHo nliT. Muratori, 319) mim Erat autem illic Maria
Magdalina, et altera illa Maria, sedentes ex adverso sepulcri (Cod. Bezae,
Matth., 27,61, cp. TaRaRe 29,1). 3 Aecr. mecToHmeHmacti conpoHomfTeab HmecTe

upliaaraTeabinam-amrreTom C1I37HIHT cpeACTBOM BIlyTpHISOHTeRCTHOr0 npo-
711B0/10CTaBaeHILFI oxmoro upegmeTa ApyromY
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Bo-Hropmx, gerepmrcHliposaHHoe 14M11 CO 6cTeeHHoe moucer ynorpe6-
afrrbcH pHgom C gpyrHmH HmeHamH CO 6CTBeHH131M14, 06oaHattaloummll ripeg-
meria roft BaHOpaTHBROCTII. TaH, HanpHmep B mcnaHo-aarinicRom goxy-
menre or 27.11.1011 I% (RaCTHHHH) Ha3BaHHH HaceaeHmax IIYHHTOB, B
ropiffx HaxogfircH Hage.11m u HOCTpOiiHH, nepegaHaemme °mum 4)eoganom
)pyromy, Hgyr 6es mecroHmeHmax conpoHogHreaeft: et illa ereclitatem de
Sancta Maria qui est in ipsa villa Lobeira et in Kanozeto et in Brama
et in Fredas terras et Kassas et ortales et mazanares cum pratis

T.g. MeCTOHMeHHIIM conpoHogwrearem cHa6utaercH J114111b ()AIM TOHOHHM,
HanaHalounec HaceffeinuA IIYHRT, 0 rpaHHH HOTOP0140 THHyTCH yicaaaHHEse
Hageam: de illa via qui discurrit de Fredas ad lila cote de illa Lopeira . . .

et de parte Kannozeto de Kanaliella Espessa usque ad ipsa Lopeira (uHr.
Pid., 327). B aTOM ROHTeliCTe HmeHa CO 6CTBeHHIale rpynimprorcH B
npegmermal pfirg 6.7rarogapH romy, TO Hce 01114 cayutar gaff o6o3HageH11H
HaceneHHbix IlyHISTOB (villa) r.e. npegmeroB OglIOR BallOpaTHBHOCTH. Cpegx
npegmeTOB, 06paBoBaHmHx 3TO T CHTyaTHBHEA, HwyrpHHoHreitcTHESiipng, O AHH
(Lopeira) oco6o nogileplucHaercHu nbigeanercH (aHropy Baum° He CTOHLE0
yHaaarb, HHatmx nyintrax HmelorcH nocrpoRRH 14 Hageabl, nepegaHaemble
no )OrOBOPy, CHOHI3H0 op:fern/in, rpaHmul aTHX Hage.11oH Will THHyTCH
JO camoti .11onenpm1). Cp. aHaaorligHoe B HTaIlbHHCHOM goicymeHre 936 1%,
Him LN, 8, (1946), crp. 35 noluit ipse Paldefrit comes sacramentum tol-
lere .... in ea racione ut si ipse Paldefrit comes, aut eius heredes 11
11a.mgecDpHr HpOTHBOHOCTaBJIHeTCH Heitoemy domno Leoni (nocae)Hee
HMH CO 6CTBeHHOe ynoTpe6JuieTcH 6es C011p0BOAHTeJIH).

limit, H npHsegeHHmx npHmepax MbI cHoHa Hmeem gem C BHyTpHHOH-
TelteTHbIM conocrameHHem H npoTHB011OCTaBJleMtleM 0 AHOPO AHLIX npeg-
MeTOB. CpeACTBOM HbipauceHHH DTOTO lipOTHBOTIOCTaBaeHHH FIBJIHeTCH npo-

T0apTllitab.

HacaercH cepHftHoro ynorpe6.11eHHH COHPOBOAHTeaH npH ogH-
Hotmom HmeHH co 6crBeHHom (Theodosio hic Theodosius ...Theodosius
ille), TO OHO OrpautaeT ewe o Any OCO 6eHHOCTb Hp0T0apTHRJIFI, HO CpaB-
HeHHIO C apricHaem. 11pHmoro COHOCTaBjleHHH H 11pOTHBO11OCTaBHeHHH gaH-
Horo Juana C gpyr/111114 alinamH, 06oeHaveinnamH 3THM Hie HJIH gpyrHmH
HmeHamm, agecb HeT, HOCROJIbliyO HHX B gaHHom orpeaxe ROHTeliCTa Huger°
He roHopwrcfr. Tem He meHee BO3M0HSHOCT13 HpOTHBOHOCTaBHeHHH 3JVC13 Hme-

ercH. 1/1mH co 6crBeHHoe, o6o3HailaH TOT Han HHog npegmer (a AaHHOM carcae
alluo), Hiscrynaer B RatlecrHe EMBHBaJleHTa HMeHH Hapl41aTeabHOPO, RO-
TopEam o6h1'nco o 6oaHattaiorcH npegmerm 3TOPO pima. Oco6eHHo OTtleTJIHBO
maHoe coorHomeHHe o6HapyaHHHaercH B npHmepax caegyloinero nnia:
agentis inlustri viro Drogone filio ... Interrogatum est ipsius viro Dro-
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21 HCTOHOB POMAHCHOPO APTHILTIFI 305.

gone ... ipsi Drogo (=viro Drogo) ... ipsi Drogus (=--vir Drogus) (HpaHa,
gaposaHmae a66arcray B Tyccomitaae HHT. Muller-Taylor, 199), HMI
in colonia ... in ipso loco colonia ... in ipsa colonia loco colonia)
(xkoH. 760 r., Rbeaa CDL, V, 82, N 745).

Cxema ESTOr0 aorHHo-cemaHrHgecHoro cooTHOMeHHH Bbff.JIHAHT c.Tre-

gyioumm o5pa8om:
vir (A + A2 A.)

Drogus = vir (AD.
Camo co6olA paaymeercH, HTO XOTH DTO HocHeHHoe HpOTHBOHOCTaB-

aemn emmlltmoro npegmera Hcemy 11011HTHRH01%1y piTgy H mumercH ycao-
mem ynorpe6.11eHHH AerepmHHaTHHa. HpH HMeHH C06CTBeHH0M, OHO OTO-
ABHIlyTO ajAecb Ha import naafi. B Hpumepax nocaegHero THna OCHOBHafi
4)3THHHHH gerepmHHaTHHa. aaHmotmercH B nepeAage HowlepHHyro-amnpec-
CHB11014 alia410p131. XapaliTepHO, HOHTeliCT B 3THX C.TIrlaFIX 0 61,PIHO

coAepHiHr HaHoe-aH5o yHaaaHHe Ha 3M011140HaRbHy10 oHeHHy alma (HJIH
HpeAmera), o6o3HatieHHoro gaHmlm HmeHem. Cp. Theodosio Hic Theo-
dosio omnem spem suam atque fidutiam in Dei misericordiam ponit
(G.T. HF, 42) ; agentis inlustri viro Drogone ipsi Drogus (HHT. CDL, V,
82, N 745) ; Huius quadragisimo tertio regni anno natus est Abraham.
Hic est _Abraham initium fidei nostrae Hie ergo Abraham acecpit
signum circumcisiones Huno Abraham ... H (G.T. HF, 1,7) YI )1p.

Ho Tmegem Hror.
1.. AH4op1llecHoe yHaaareabHo-mecroHmeHHoe conpoHonmemle cy-

ulecTHHTem,Horo, yrsepAHHmeecH B 1103)1HeHaTHHCHOR H HporopomaHcHori
petm (or IV Tko IXXI BB.), HINIffeTCH OCHOBHbIM HCTOHHHHOM 04)opmKpo-
Bal1HH pomaHcHoro apTHHJIH.

Ha nepHom ararle cHoero pa31314TH5I (I10 VIVII HH.) yHaaarem,Ho-
mecroHmemme C011p0B0AHTeRH ynorpe5.71morcH Hapame C 110CCeCCHBHIIMH,
OTHOCHTeabH0-MeCTOHMeHHIAMH H aelicHgecHHmH AerepmHHaTHHamH Cy-

11.(eCTEHTeJILHOPO. 3Ta aliBilBaJleHTHOCTE cHHAereabcrHyer 0 TOM, HTO nep-
Hhie HOJI1OCTI310 coxpaHmor enie CB010 MeCTOHMeHHOCTI,

B nepHog mow HOHHOM V B. H cepexmHori VII BB. Hp0lECX0)1HT
nepHoe sHatmreabHoe ocaa6.neHHe yHa3arem,Horo aHatiemm mecroHmeH-
}MIX conpoHogHreaen, o =rem cHHAereabcrHyer, B ilaCTHOCTH, HXH.11emiacTH-
tiecRoe ynorpe6ae1l1Ie pfigom CApyrIIMH npimmeHmamil AerepmmiaruHamli
B peayabrare 3THX 4:Iymt1lioHaamio-cmbic.11oBbix H3meHeHHt4 o6paayerca
HoHaH, OTJIHxIHaH or yHaaareammx mecroHmeHHA HaTeropma npoToap-
THHJIb.

B cHoem imatreHHH H ynorpe5ReHHH HporoapTHHab Hmeer pHA
oco6eHHocrett, c oxmoit cropoma, c6JunHaloI1mx. ero o HaTHHCKHM
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TeRbHLIM mecroHmeHHem H p0MaHCKYIM apTHKJIeM, a e Apyroft CTOpOHLI,
---OTJIHIIA10111HX ero OT 0THX HareropHii. CpeAH oco6eHHocreit uporoap-
THRJUI OCHOBHbIMH FIBJIFIIOTCFI caegylonme:

a) ilporoapTHRIlb II0)106H0 yHaaareabHomy mecrommeHrno eXpliHT
JAJIFI BbIJAejleHHFI CyLgeeTBHTeabHbIX, 1LaxoM11.141XCH B neHrpe BHHMaHHFI
CO6eCegHHROB HJIH nosecrHoHareaa H c.irytuareaH (remarkmecHHti cy6leHr
110BeCTBOBaHHFI).

6) Hporoaprmuu, ynorpe6muerea gam) ceprnAHo (Oro oraHifaer ero
OT yHaaareabHoro MeCTOHMeHHFI), HO He peryaHpHo (pro oramtmer ero OT
apTHRJIR).

13) rloao6Ho yHaaareabHomy mecroHmeHruo H crapopomaHcHomy onpe-
geaeHHomy aprHxmo npoT0apTIIHJIb ynorpe6,nHercH.o6brwo ripm ctaleage-
MbIX eyilleCTBHTeJIMILIX, npeamermait oftem ROTOpbIX pae A1. Yno-
rpe6,aeHHe nporoaprrnum HpH cymecTB14TeabHIAX OTBRegeHHOPO, Helmer-
BeHHOPO E3HalleHHFI HJIH Singularia, tantum npexycmarpHHaer 4gpo6-
zeHHe» npeAmerHoit OgHOPOJIHOCTH, xapaHrepHoit AJIFI aTHX paapfigoB (A
HJIH GC) H HbukeReHne HHA1IBHgyaabH0-BHAOBOti (),¡iopmbi B onpeAeaeHHom
cnermece (A1).

P) HOCROJIbRy cylnecraHreabHoe, BbIHOJIHRIOIgee (PyIncrunti remarm-
trecHoro cy6seHra noBecrHoHaHHH, Hmerynaer o6MHO B npexllonteHHH HaH
noa.uemainee Ham AonoaneHHe, nporoaprHmilb qaule Been HaaHmonetier-
Byer HMeHHO e DTHMII wieHamH HpexpomeHHH.

A) 06hrmo aHa(DopHgecHuti nporoaprHHab RBJIFIeTCH epeACTBOM BM-
panteHHE onpeAeJleHHOCTI1 06cayaumemoro HM CYRIeCTBHTeabHOPO, T0q-
nee, noxasareaem TOnMeeTBeHHOCTH npegmerHoro cogepntaHHH naHHoro
ynorpe6.ueHHH HmeHH enpegbiAynnimx ynorpe6aeHHHmH noc.nexkHero. AHa-
norntrHoe aHagenHe npmcylne H crapopomaHcHomy aprimmo. OgHaHo, B

OT apTHRJIFI, nporoaprHH.ilb He norepHa cemaHrligecHrix CBFI3e1i
C yHaaareabHum mecrollmeHmem. B onpegeaeHHbix noaoHteHHfix y 'Toro-
apTHHJIFI MOmeT BOCCTaHaBJIHBaTbCFI cHabHoaHacDopHgecHoe 1!

sHatlemre, HpHeyinee yHasareabHomy mecroHmeinno.
e) B CBFI3H C orcrynaeHHem geftHrHirecHoro aHatleHHH, y Hporoap-

TIMM Halt H y pomaHcHoro apTIIHJ01 orcyrcmyer yHaaaHme Ha HpocrpaHcr-
BeHHylo COOTHeCeHHOCTb npegmera C rtaerHHnamll aHa.nora.

1H) HpoT0apTHIVII3 mapantaer He oftue.norwrecHylo COOTHeCeHHOCTb
npenmera co Hcem HoHfurHem (A1: A), Ho nogo6Ho yHasareabHomy mecro-
Hmemno CJIVRHT cpeACTBOM HomtpeTHO-ClelTyanIBHOPO (BHyTpHROHTeRCT-
Horo) nporkmonocrameHHH onHoro npegmera npyrHm npegmeram, prowl-
'glum B 9T0M Hce KOHTeRCTe (AI: A2 ... Am). TaIi0e lipOTHBOHOCTaBJI.eHHe

B neaom He CBOneTBeHHO p0MaHCROMy apTHRJI10.
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8) IlpoToarrlimah coxpammeT ocTaTomEnae amcnpeccmBmble OTTeliKil.
06 8TOM cmgeTembcTnyeT qaCTO0 HCII0J1b3013811118 npoToapTHKJIJI TIpll
mmemax CO6CTBORMAX.

B pa6oTe mcnoamayloTem caegyiounie 6116.iniorpacpmmecitme compa-
inemmfl:

Al = Sankt Alexis, Altfranzösische Legendendichtung des II. Jahrhun-
derts, hgg. von G. Rohlfs, 1'w-1.u, 1950.

Avolio = C. Avolio, Introduzione allo studio del dialetto siciliano, HOTO,
1882.

Battisti = C. Battisti, Avviamento allo studio del latino volgare, Bapm,
1949.

Ch Cl = Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, ed. A. Bernard
A. Bruel, IIII, H., 1874-1884.

CDL = Codice diplomatico langobardo dal 568 al 774 con note storiche, os-
servazioni e dissertazioni, ed. C. Troya, IV, Heanoab, 1852.

Cid = Menéndez Pidal R, Cantar del Mio Cid. Texto, Gramática y Vo-
cabulario, IIII, 2 ed., Magplig, 1944-1948.

Cod. Bezae = Jesu Christi domini nostri Novum Testamentum ex inter-
pretationae Theodori Bezae, Bepamm, 1873.

Diaz = Diaz y Diaz M. C., Antología del latin vulgar, Magpmg, 1940.
Eul. = Séquence de Sainte Eulalie cm. B. D. Illummapen, linusa OAA

vmenus no ucmopuu Opanaysmeo asbuga, M.JI., 1955.
Gr. Magn. = Gregorii I papae Begistrum epistolarum, Monumenta Ger-

maniae historica, Epistolae, III, ed. P. Ewald & L. M. Hart-
mann, Fammonep, S. D.

C. T. HF, Gregorii Episcopi Turonensis, Historiarum Libri Decem, v. I,
1. IV, Bepamm, 1956.

Lex Salica, The Texts with the Glosses, ed. I. H. Hessels, aomgom, 1880.
LN = amypm. «Lingua Nostra ».
Migne = I. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series latina, H.,

1844-1864.
Monaci = Monaci E., Carte basso-latine della Spagna e del Portogallo

(Testi Romanzi, XXV),Plim, 1911.
Muller-Taylor = Muller H. and Taylor P., Chrestomacy of Vulgar Latin,

Hmo-Floplc, 1932.
Mulom. = Claudii Hermerii Mulomedicina Chironis, hgg. von E. Oder,

JIetinnmr, 1901.
Muratori = L. Muratori, Antiquit ates italicae, Apeumo, 1774.
Passion = La passion du Christ cm. B.D.4 Illmumapem, Knue a OAS&

+menus no ucmopuu Opanayacxozo s3boca, M.JI., 1955.
Pei = M. A. Pei, The Language of Eighth Century Texts in Northern

France, Diss., Hmo-rlopic, 1932.
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Pei, ItL = M. A. Pei, The Italian Language, Hmo-Flopx, 1941.
Peregr. = Sieviae vel potius Aeth,eriae peregrinatio ad loca sancta, «Ilpano-

CJIaBliblii HaJleCTI4HCISHft VII, 2, C116. 1889.
Pidal = Menéndez Pidal R., Origines del español, MaApng, 1929.
Plaut. = Plautus, n Théâtre complet des Latins ... avec la traduction

en frangais". Ed. M. Nizard, il., 1844.
PMH = Monumenta Portugaliae Historica. De saeculo octavo post Chris-

tum usque ad quintum-decimum, I, JInca6on, 1856 u ea.
Politzer = F. and R. Politzer, Romance Trends in VII-th and VIII-th

Century Latin Documents, -Univ. of North Carolina Press, 1955.
R = La Chanson de Roland. Ed. L. Gautier, II., 1880.
Vulg. = Biblia sacra Vulgatae Editionis Sixti V et Clementis VII Pon-

tificis max. jussu recognita, Pum, 1861.
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OBER DIE EINHEIMISCHEN1 LEXIKALISCHEN ELEMENTE
IM RUMÄNISCHEN

von GR. BRiNCU$

Eine der am wenigsten geklärten Fragen der Geschichte der rumä-
nischen Sprache ist auch heute noch jene der einheimischen Elemente.
Die Forschungen auf diesem Gebiete sind zwar zahlreich, doch weit
davon entfernt den heutigen Erfordernissen der Wissenschaft zu gentigen
und als Grundlage einer zusammenfassenden Untersuchung zu dienen.
Obwohl die einheimischen rumänischen Element° mit einiger Sicherheit
festgestellt warden (durch Ausscheiden der lateinischen, slawischen,
ungarischen usw. Elemente), ist ihre Deutung in den meisten Fällen
nicht einheitlich. Die verschiedenartige Deutung der vorromanischen,
einheiraischen Elemente der ru.mänischen Lexik ist iibrigens durch
Ursachen objektiver Natur bestimmt, von denen zwei besondere Bedeu-
tung haben : die Tatsache, da3 das Thrakische nicht bekannt ist, und die
verschiedenen Auffassungen tiber die Abstammung des Albanischen.

Der Versuch, diese Element° durch die wenigen und unsicheren
thrakischen Sprachreste 2 zu erklären, ist zum groBen Teil unfruchtbar
geblieben ; dies widerlegt jedoch nicht die Tatsache, daB die betreffenden
Wörter einheimischen Ursprungs sind. Der Vergleich mit jenen einhei-
mischen Wörtern, die auch im Albanischen vorkommen, ist daher die
einzige wissenschaftliche Method°, durch die sich trotzdem positive
Ergebnisse erzielen lassen und zwar in dem Sinne, daB auf diese Art und

1 In diesem Aufsatz wird das W3rt einheimisch" im Sinne von thrakisch-dakisch"
gebraucht.

2 Was sich zufällig aus dem Thrakischen erhalten hat, blieb nicht auch im Rumtinischen
bestehen mit einigen wenigen Ausnahmen : mal, mazlire, barzd, die durch bekannte thra-
kische Termini erklärt werden kiinnen.
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310 GR. BRINCUS 2

Weise den urspriinglichen Formen bzw. den thrakischen Etyma nahe-
stehendere Formen, bisweilen sogar die urspriinglichen Formen selbst
ermittelt werden können. Da die historische Seite dieser Method° oftmals
auBer acht gelassen wurde, schien sie vielen Gelehrten unzureichend
und ihre Ergebnisse wurden als bloBe Hypothesen betrachtet. Dazu
trugen auch die äuBerst verschiedenen Auffassungen iiber Ursprung und
Entstehungsort des Albanischen sowie die Tatsache bei, daB diese Sprache
im allgemeinen noch ungeniigend erforscht ist.

Im folgenden sollen anhand einiger Beispiele verschiedene allge-
meine Betrachtungen dariiber angestellt werden, wie die einheimischen
lexikalischen Elemente, die das Rumänische mit dem Albanischen gemein-
sam hat, miteinander zu vergleichen sind.

Da unseres Erachtens diese Elemente im Rumänischen unmittelbar
aus dem Substrat stammen, muB vorerst eine Frage der Terminologie
klargestellt werden : wenn man häufig irrigerweise von einem gemein-
samen Substrat des Rumänischen und Albanischen" spricht, so verliert
man hierbei die Tatsache aus den Augen, daB das Albanische, zum Unter-
schied vom Rumänischen, nicht auf einem thrakischen Substrat" beruht,
daB es vielmehr das Thrakische selbst (besser gesagt, ein thrakisches
Idiom) ist, das sich bis heute fortentwickelt hat, ebenso wie das Rumä-
nische das in den Donaugebieten fortentwickelte Latein ist ; was int
Rumänischen daher das Substrat ist, bildet im Albanischen die eigentliche
Sprachschicht selbst.

Die Frage, ob die einheimischen Elemente des Rumänischen unmit-
telbar aus dem Substrat stammen oder Entlehnungen aus dem Alba-
nischen Bind, war seit jeher Gegenstand lebhafter Widerspriiche, in dem
Sinne, daB man entweder nur die Möglichkeit der gegenseitigen Entleh-
nung, insbesondere aus dem Albanischen ins Rumänische, oder nur die
Möglichkeit der direkten Vbernahme aus dem Thrako-Dakischen, oder
schlieBlich beide Möglichkeiten g lien lieB. Fast alle mit dem Albanischen
gemeinsamen einheimischen Elemente sind der Hirtensprache uncut-
behrlich, einige davon gehören zum eigentlichen Fachwortschatz des
Hirten (baci, balega, basal, bin brinza, (Mecca, capusa, ciut, fluier,
strepede, strunga , NM, tap, fare, urda', zara u. a.). Die iiberwiegende Mehrzahl
dieser Elemente aus der verschwundenen Sprache blieb daher dank den
allmählich romanisierten Hirten erhalten und setzte sich in der allgemeinen
Sprache der romanisierten Bevölkerung (im lateinischen Dazien) durch ;
ches geschah im Laufe einer verhältnismäBig langen Zeitspanne, die
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der des Verschwindens des Thrakischen entspricht trbrigens war ja
auch die albanische Bevölkerung, die das Thrakische selbst bewahrt
hatte, gleichfalls ein Hirtenvolk. Von einem EinfluB des Albanischen auf
das Rumänische nach der Zeit der Ausbildung des letzteren, einem EinfluB
also, der durch das langwährende Zusammenleben 4 der betreffenden
Völker zu erklären ware, kann nicht die Rede sein. In der Tat kann
einerseits kaum angenommen werden, daB Bich dieser EMMA nur vom
Albanischen aus und fast gar nicht umgekehrt geltend gemacht hätte, ande-
rerseits bliebe auf diese Weise die verschiedenartige Behandlung ein und
desselben albanischen Lautes im Rumänischen unerklärt.

Die Albaner hatten ihre Urheimat vor dem Ende der lateinischen
Epoche, jedoch nicht später als im 6. Jh. verlassen 5. Dieser ProzeB ging
langsam, keineswegs in Form einer Massenwanderung vor sich.

Vereinzelte Beziehungen zwischen rumänischen und albanischen
Hirten mögen im Zuge der Herdenwanderungen bis spät ins Mittelalter
hinein fortgedauert haben, sic waren aber bloB dazu angetan, zur Auf-
bewahrung der einheimischen nberreste in der Sprache der Rumänen
beizutragen.

Wie immer auch der Ursprung dieser Elemente im Rumänischen
erklärt werden mag, so ist es sicher, daB sie in dieser Sprache bereits seit
langem vor dem slawischen EinfluB vorhanden waren, daB sie sich den
lateinischen Elementen anpaBten, und auf Grund jener Lautgesetze
entwickelten, die zur Umwandlung des Systems des Donaulateins in
das qualitativ neue System des Gemeinrumänischen beitrugen. Schli( Ben
wir uns der heute herrschenden und überzeugend scheinenden Auffassung
an, wonach das .Albanische die Fortsetzung eines thrakischen Idioma
ist, der sich auf illyrischem Boden 6 entwickelte und deshalb beträchtliche
illyrische (später lateinische u.a.) Beimengungen enthält, so wird die
Unterscheidung zwischen Entlehungen " aus dem .Albanischen und
trberresten" aus dem Substrat fast iiberfliissig. Die gemeinsamen, rumä-
nisch-albanischen Elemente bestanden im Falle des Albanischen unun-
terbrochen in dem gleichen thrakischen Idiom fort, in der Sprache einer
Bevölkerung also, die sich der Romanisierung, dank verschiedener
geschichtlicher Bedingungen, hatte entziehen können, während dieselben
thrakischen Elemente im Falle des Rumänischen in eine neue", latei-

3 Wahrscheinlich wurde das Thrakisehe im 6. Jh. in Gebirgsgegenden noch gesprochen.
Vgl. I. I. Rusu, Limba traco-dacilor, Ed. Acad. R.P.R., Bukarest, 1959, S. 110.

4 Einige Forscher waren der Meinung, da8 diese Völker noch im 8. Jh. zusammenhbten
(Jokl, Indogerm. Forsch., I (1932), S. 41, ja sogar noch im 10 Jh. (Friedwagner, ZRPh, L1V
(1934), S. 683).

5 H. Bari6, lipmje nê historin e gjuhes shqipe, Prishtinë, 1955, S. 70.
6 Vgl. Wl. Georgiew, in Linguistique balcanique, II, S. 19.
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nische Lexik, in die Sprache einer vollständig romanisiertenBevölkerung
eindrangen. Beriicksichtigt man daher mit aller Strenge die Eigenheit
der Geschichte dieser beiden Sprachen, so ergibt Bich die natiirliche
SchluBfolgerung, daB der Vergleich ihrer gemeinsamen Elemente die
einzig sichere Methode ist, den einheimischen Grundwortschatz der rumä-
nischen Sprache, sei es auch nur teilweise, zu erklaren.

Im Laufe seiner geschichtlichen Entwicklung erfuhr das Albanische
beträchtliche phonetische und grammatikalische Veränderungen, die Bich
natiirlich a-u.ch auf die Form der mit dem Rumanischen gemeinsamen
Wörter auswirken.

Verfolgt man diese Entwicklung, so kann man feststellen, dala es
im Gemeinalbanischen Formen gibt, denen die rumanischen Entspre-
chungen näher stehen ; dies bedeutet, daB zum Vergleich nicht die heutigen
albanischen Formen, sondern altere, die der thrakischen Stufe dieser
Sprache nahertreten, heranzuziehen sind. Hier einige Beispiele albanischer
Wörter, die ihrem Ursprung nach singularisierte Pluralformen sind und
das Vorhandensein alter Einzahlformen voraussetzen, die mit den entspre-
chenden rumanischen Formen leichter vergleichbar sind : alb. bredh ist
ein singularisierter Plural, der eine alte Einzahl bradh7 voraussetzt.
Diesem bradh diirfte im Rumanischen eine Einzahl *braz entsprochen
haben, die als Mehrzahl empfunden, bereits friihzeitig eine neue Einzel-
form brad' entstehen lieB, auf deren Grund.lage zahlreiche abgeleitete
Formen gebildet warden : bradet, brcidui, bradoaie, brcidulti, bradisor usw.
Als Grundlage des rum. coacclzd dürfen wir nicht die albanische Form
koqe ansehen, da diese ebenso wie bredh ein singularisierter Plural ist,
sondern die Form koke Korn" (im Alb. in Kalabrien gibt es das mannl.
Dingwort kok, vgl. Meyer, EVA, 195), zu der folgende abgeleitete Formen
gehören : kolarr Korn, Kern, (annahernd) kugelförmiges Stiickobst",
kokrrizë Körnchen", kokël, Wiirfel, Stack, Wiirfelzucker, Niere". Das
rumänische Wort coacetzti 9 kann durch das alb. kola - zë (Diminutiv-
suffix) erklart werden. Das rum. spinz wird gewöhnlich mit dem alb.
sh,pendër bot. Helleborus" (NieBwurz) verglichen, das in Wirklichkeit,
ebenso wie die oben angefiihrten Beispiele ein singularisierter Plural
(tosk. mit -6r) ist. Die alte Einzahl shpënd (auch weibl. shpendë) wird von
einigen Wörterbilchern (Cordignano, Lambertz, Mann) verzeichnet ; im
Gegischen ist auch eine Form mit -z : shpezë " bekannt, die Bich u.E. aus

7 Eqrem Çabej, Alb. vise, Orte, Pliitze" und die singularisierten Plurale im Albanischen
in Lingua Poznaniensis, VIII (1960), S. 87.

8 Vgl. Al. Graur, in Romania, Lill, S. 383.
Za beachten die rum. siiddanubischen Formen arom. coadizd, coed und meglrum. cocd.

10 Vgl. Çabej, a.a.0., S. 93.
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shpêndex, shpêndez (bei Gazulli, Fjalorth i ri, 405 belegt) entwickelt hat
und auch formell mit dem rum. spinz iibereinstimmt Neuere Forschungenn
zeigten klar, daB auch das alb. grep Haken, Hakenstange, Anker"
seinem Ursprung nach gleichfalls ein singularisierter Plural ist. Das rum.
grapli muB also mit einer alten alb. Einzahl grap in Verbindung gebracht
werden, genau so wie brad mit alb. bradh. SchlieBlich erwahnen wir noch
das Wort th,ep spitzer Stein'', das seinem Ursprung nach. ebenfalls eine
Mehrzahlform ist ; eine Einzahl thap, die mit dem rum. ;eapd (der Diphtong
ea kann allerdings nicht erklart werden) zu vergleichen ist, gab es tatsach-
lich, wie e3 das mit der Vorsilbe gë- abgeleitete sachl. Dingwort : Othape-t
Haken zum Aufhangen, Kleiderhaken, Gabelzinken" beweist, das neben
dem abgeleiteten männl. Dingw. gethep-i, id. (.Fjalor i gjuhes shqipe, s.v.)
besteht. An diesen Beispielen ist zu erkennen, daB die rumanischen For-
men der einheimischen Wörter altere Stufen darstellen, als die heutigen
albanischen Formen.

Auch im Falle des Rumanischen fiihrt uns die Erforschung der Ent-
wicklung der als einheimisch betrachteten Wörter zur Feststellung alterer
Formen, von denen die heutigen herriihren. So kommt z.B. ghionoaie
(mania'. ghionoi), von einem gemeinrumanischen ghion (vgl. arom. ghion
Star", megl. ghion ein Vogel, der in der Nacht angenehm singt"), mit
der geschlechtswandelnden Nachsilbe -oaie (-oi). Die Form, die als einhei-
misch betrachtet und mit dem alb. gjon Kauz" verglichen werden muB,
ist gemeinrum. ghion und nicht ghionoaie, welches offensichtlich eine spate
dako-rumanische Ableitung ist. Der Nachsilbe lateinischen Ursprungs
-et des Wortes bunget Dickicht, Teil des Waldes" fiihrt uns, wie bereits
Hasdeu bemerkte 12 zur Rekonstruktion eines altrurn. bung, das wahr-
scheinlich eine Eichenart bezeichnet, so wie das.alb. bung, mit dem es zu
vergleichen ist. Auch das Wort muscoi Maulesel" ist mit Hile der Nach-
silbe -oi aus einem altrum. ,mitsc abgeleitet, das wir mit dem alb. mushke
(id.) in Verbindung bringen. Als Grundlage von bucuret (Zw.) bueurie
(Dingw.) ist ein altrum. Eigenschaftswort bucur schön" anzusprechen, das
mit dem alb. bukur (id.) verglichen werden kann. Das rum. bucur (Ew.)
ist bis heute als geographische Bezeichnung (z.B. Bucura Bezeichnung
eines Borges im Retezat-Massiv", vgl. Densusianu, Graiul din Tara Ha(e-
guild, 63) und als Personenname erhalten geblieben.

Bereits seit langem ist bekannt, daB im Rumänischen der gleiche
albanische Laut der gemeinsamen Elemente mehrere Entsprechungen
haben kann. So entspricht z.B. dem alb. th im Rumanischen 8 (alb.

R o. 4222

11 Ebd., S. 162.
12 Cuvente den betrani, I (1878), S. 245.
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15 Al. Rosetti, Istoria limbii romine, 1112, (1943), S. 106.
14 Die Tatsache wurde schon von Jokl, in Archivum Romanicum, XXIV, 7, bemerkt.

Tagliavini, Revista d'Albcznia; 11 (1941), 399, Çabej, Buletin i Univ., 2 (1958), S. 33. Die
Verwandlung des g in e in dieser Gegend ging gleichzeitig init der Verwandlung von gj in
# : gak < gjak vor sich.

15 Das alb. therrime kann nicht durch lat. farimen erklärt werden, sondern mul3
seinem Ursprung nach mit ther (Zw.) in Verbindung gebracht werden, vgl. Çabej, in RIEB,
II, S. 179.

16 Die alb. Form mit s- dilate allerdings Alter sein als jene mit th- : vgl. pers. sumb-
Hui (i.e. vgl. Bari6, Albanorumtinische Studien, I (1919), S. 10).
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thumbull : rum. simbur), f (alb. thark : rum. lare), 6 (alb. thump : rum.
dump), f (alb. therrime: ram. prima); dem alb. dh entspricht rum. z
(alb. vjedhulle : rum. viezure), d (alb. gardh : ram. gard). Es wurden vollstän-
dige Tabellen mit albanisch-rumänischen Lautentsprechungen aufgestellt,
wobei fiir die albanischen Reflexe auch die urspriinglichen indo-europäischen
Laute angegeben wurden. Die verschiedenen und vielfachen rumänischen
Entsprechungen des gleichen albanischen Lautes sind urspriinglich
verschiedene Laute 13, die in dem gleichen albanischen Laut verschmolzen ;
dies bedeutet, daß die Wörter, die diese Laute enthalten, in die rumä-
nische Sprache (genauer gesagt in das Donaulatein) aus dem Albanischen
der antiken Epoche, also aus dem eigentlichen Thrakischen, eingegangen
sind.

Es ist interessant festzustellen, daß einige der Lautveränderungen
der einheimischen Wörter des Rumänischen sich dialektal auch an den
entsprechenden albanischen Elementen vollzogen. Dies beweist das
Vorhandensein gleichartiger, durch die Wirkung des Substrats bestimmter
Tendenzen.

In anderen Fallen, wo zwei Varianten des gleichen Wortes im
Gemeinalbanischen bekannt sind, gilt jene als die ältere, da heute bereits
seltener verwendet, die den entsprechenden Formen des Rumänischen
nähersteht. Weiter unten seien einige Beispiele angefiihrt, die die beiden
Bemerkungen veranschaulichen. Der palatale VerschluBlaut q wurde im
nordwestlichen Gebiet des Gegischen 14 zur Affrikaten, so daB gemeinalb.
qafe in dieser Gegend Jafe mit 6 ausgesprochen wird, genauso wie das
rumänische ceafd. Die interdentale Spirans th geht in. verschiedenen ge-
gischen und toskischen Dialekten schon in der vorliterarischen Zeit des
Albanischen in labiodentales f libel., so daß thErrime 15 Stiickchen",
ferrime, mit f ausgesprochen wird, so wie im Rumänischen.

In thumbull Knopf, Nagelkopf (Stecknadelkopf), Knolle oder
Knospe (einer Pflanze)", wurde die gleiche Spirans in verschiedenen Dia-
lekten durch 8 ersetzt, folglich sumbull (Fjalor i gjulgs shq. s.v.) wie rum.
simbure 16. Das Wort thark Viehhiirde, Speicher aus Flechtwerk, Mais-
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boden, Kleinviehstall", mit th-, hat auch die Variante cark Pferch för
die abgesetzten Kitzen", mit o- (es), wie das rum. lam. Die Variante cark
mit einer engeren Bedeuttmg als Mark (s. Fjalor s.v.) könnte aller-
dings auch, wie im neugr. Tacfcpxo; (Epirus) eine Entlehnung aus dem
Aromunischen sein 17. .71abaz6, aus dem Zw. kalb verfa-ulen" abgeleitet,
gab auch eine Variante gelbaze mit k> g durch Anpassung an das fol-
gende b, genau so wie im Rumänischen : albeaa und galbeazd, wobei
das letztere offensichtlich eine Nebenform ist. Avu/l erscheint im Weir-
terbuch von Gazulli auch in der Form abull (im Nordgegischen) mit b,
wie in der rumänischen Entsprechung abur : die Variante mit b könnte
jedoch Alter sein als jene mit v 18. Beispiele solcher Dubletten, deren Form
mit jener des entsprechenden rumänischen Wortes iibereinstimmt, können
noch vide gegeben werden. Ihre Erkrärung ist von Fall zu Fall verschieden.
Einige einheimische Wörter wechselten ihren albanischen Entsprechungen
gegeniiber die morphologische Kategorie oder erfuhren verschiedene
semantische Veränderungen. Schreitet man von der bloBen Gegenüber-
stellung der heutigen gemeinsamen Wörter zu ihrer geschichtlichen
Erforschung fort, so That Bich feststellen, daI3 die rumänischen Wörter
durch die albanischen Entsprechungen erklärt werden k önnen.

So ist z.B. das rum. barzd ein Ding-wort, das entsprechende albanische
Wort bardhe hingegen ein Eigenschaftswort. Die beiden Wörter haben
auch verschiedene Bedeutung : rum. barzd cigogne" alb. bardh6 blanc".
Bara ist aber seinem ITrsprung nach ein dingwörtlich gebrauchtes Eigen-
schaftswort (vgl. DA, s.v.). Als Eigenschaftswort ist es im Arom bekannt :
(caprä) barzd (Capidan, D2, II, 519), im Megl. barda Ziegenbezeichnung"
(Capidan, Megi., III, s.v.) und sogar im Dakorumänisch en. (cf. Dam4,
Termin. 182).

Diese Bedeutungen des Eigen,schaftswortes bara in der Hirten-
sprache (es wird auch ohne Dingwort verwendet) Bind auch far das ent-
sprechende albanische Wort bekannt : bardhe Bezeichnung eines weiBen
Schafes" bardho Bezeichnung eines weiBen Hundes", berdhishke (von
bardhe abgeleitet) Bezeichnung einer weiBen Ziege" (in Fjalor : bardhishe
s.f., id.), krabardhe (< krah bardhO) Bezeichnung einer einseitig weil3en
Ziege" 19 bardhash, (m. Dingw.) weiBer Bock, weiBe Taube, Schiramer.

Mit Hilfe der Variante lu- der Vorsilbe (wahrscheinlich illyrischer
Herkunft, z.B. Liburni (Burni)) wurde das Dingwort lubardhS (Gazulli,

17 vgl. Capidan, Aromtnii, S. 190.
vgl. Meyer, EWA, S. 21: uralb. abull : trotzdem analysiert Jokl, Lingo. Kull.

hist. Unters. S. 270, das Wort folgendermatien : Vorsilbe a- wie in akull Usw. und -mill das
nach Form und Bedeutung mit vale in Beziehung steht. Diese Erkldrung vertritt auch
Cabej, Bul. i Unio., 4 (1960), S. 32.

" Buletin per shk. shoq., 3 (1955), S. 176, 183.
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20 Xituvani, gabej, Parashiesal e gjuhes shqipe, in Bul. per shk. shoq., 4 (1956), S.79.
21 Vgl. L. Spitzer, in Mitteil. d. Inst. f. rum. Sprache, S. 294.
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cv,) gebildet, bei De Rada : lumbardh8 weiBe Taube" U. Der Begriff
Schwan" wird im Albanischen durch das Wort mjellme ausgedriickt,
dieses Wort wurde auf albanischem Boden auf Grund des slawischen
Eigenschaftswortes wei.13" gebildet, genau so wie das rum. Dingwort
barzd aus dem Eigenschaftswort barz-d ; das dem albanischen Eigenschafts-
wort bardhe 21 entspricht. Es liegen also geniigend Beweise vor, da.13 das
rumanische barzd durch das albanische Wort bardhe weil3" zu erklaren
und mit ihm zu vergleichen ist.

Die meisten dieser einheimischen Wörter, die urspriinglich Ablei-
tungen sind, nehmen im rumanischen Wortschatz eine Sonderstellung
in dem Sinne ein, dal3 die Formen, aus denen sie abgeleitet wurden, verloren
gingen oder im Rumanischen nie vorhanden waren. Wörter wie : fdrimd,
gdlbeazd, gresie, hamef, moafd, sarbal, strungd, viez. ure usw. sind aus ande-
ren, im Rumanischen nicht erhalten gebliebenen Wörtern abgeleitet. Im
.Albanischen hingegen bestehen ihre Entsprechungen neben den Formen,
aus denen sie abgeleitet wurden oder mit denen sie etymologisch in Bezie-
hung gebracht werden können, weiter. In der albanischen Lexik erscheinen
sie nicht vereinzelt, sondern im Rahmen von Wortfarailien, sie sind also
aus alteren Wörtern abgeleitet, die es im Albanischen noch heute gibt.
Als Ableitungen können sie durch das Albanische selbst erklart werden :
ham& ist das Mittelwort der Gegenwart des Zeitwortes ha ich esse" (vgl.
pimes = Mittelwort der Gegenwart des Zeitwortes pi Ma trinke"),
kelbaze, gelbaze ist vom Zeitwort kalb verfaulen" abgeleitet, gërrese
Sandstein" vom Zeitwort gërryej wetzen", motshO Alter" von mot
Jahr", shtrunge Melkhiirde, Pferch" wird zum Zeitwort shtroj aus-
breiten" in Beziehung gebracht, tharbet Bauer" zum Zeitwort thar Sauer-
werden der Milch", therrime Stiickchen" zu ther ein Lebewesen
schlachten, um sein Fleisch zu verzehren", vjedhull Dachs" zu vjedh
stehlen" usw. Ableitungsmöglichkeiten, wie sie in den angefiihrten
Formen zutage treten, sind dem .Albanischen eigen und stellen kennzeich-
nende Bestandteile des altalbanischen Ableitungssystems dar.

Die Sonderstellung dieser eigenartigen Ableitungen im Rumanischen
und ihr Vorhandensein neben den Wurzelwörtern des Albanischen könnte
als Beweis dafiir angefiihrt werden, daB das Rumanische diese Wörter
erst verhaltnismaBig spat aus dem Albanischen entlehnt habe. Ein solcher
Beweis ware jedoch nur dann giiltig, wenn die angefiihrten Ableitungs-
methoden nicht alt waren, sondern sich erst spater auf dem Boden der
eigentlichen albanischen Sprache gebildet hatten.
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Die obigen kurzen Bemerkungen sind weit davon entfernt, die
äußerst komplizierten Fragen zu erschöpfen, die die Erforschung der einhei-
mischen dem Rumanischen und Albanischen gemeinsamen lexikalischen
Elemente aufwirft. Die SchluBfolgerung, daß beim Vergleich mit dem
Albanischen auch die Entwicklung zu beriicksichtigen ist, die die gemein-
samen Elemente in jener Sprache unabhangig durchmachten erscheint
zwar als Binsenwahrheit ; es muß jedoch hervorgehoben werden, daß zahl-
reiche, sogar neuere Untersuchungen diese Seite der historisch verglei-
chenden Methode des Stucliums der einheimischen. Elemente des Ruma-
nischen vernachlassigten.

Die zwar noch ungeniigenden tuad unsystematischen Ergebnisse
der albanischen Dialektforschung stellen ein auBerst wertvolles Material
fiir das Studium der Substratelemente des Rumanischen dar.

Die Erklarung dieser Elemente durch das Albanische bedeutet nicht
etwa, daß sie das Ergebnis des Einflusses des Spatalbanischen auf das
Rumanische waren, vielmehr stammen diese Elemente in beiden Sprachen
aus dem Thrakischen, denn das Albanische ist seinem Ursprung nach
höchstwahrscheinlich ein thrakisches Idiom mit starken illyrischen Ein-
flfi ss en.
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UN MANUSCRIT BYZANTIN ILLUSTRe DU XI° SIÈCLE

par ION BARNEA

La Bibliothèque de l'Académie de la République Populaire Roumaine
a acquis en 1951 un manuscrit grec orné de miniatures présentant une
haute valour artistique. Formé de dix feuilles de parchemin de bonne
qualité, hautes de 21 cm et larges de 16 cm, on le trouve catalogué sous
la cote ms. gr. 1294 (on le citera, en abrégé, B.A.R. gr. 1294). Il constitue
un fragment d'un manuscrit plus important. Les huit premières feuilles
appartiennent à un cahier ; les deux dernières (f. 9 et 10) à un second
dont nous n'avons plus ni le commencement ni la fin. Le texte et les minia-
tures de plusieurs feuffiets sont dégradés. Les mots difficilement lisibles
des deux premières strophes et le premier mot, presque effacé, du début
de la second() strophe ont pu ètre toutefois restitués.

Le texte constitue un canon de pénitence, composé de huit odes de
quatre tropaires chacune. Les odes I, ILI, IV et V sont complètes (f. 1-8).
Il en est de même des deux derniers tropaires de la vir ode (f. 9) et des
deux premiers de la VIII' (f. 10). On a ainsi vingt tropaires, écrits unif or-
mément en minuscules, sur 3 a, 7 lives, en haut de chaque feuille. Le
premier tropaire des odes I, III, IV, V et VIII est surmonté de l'indication
du numéro d'ordre. On y lit aussi le mode et le début de l'heirmos (la
strophe modèle). L'encre utilisée est d'un brun-dair. Les initiales des tro-
paires et Pindication du mode et de l'heirmos sont tracées à l'enere
rouge. Le texte occupe environ un tiers de chacune des 20 pages du
manuscrit. Des miniatures d'un eoloris vif et d'une exécution axtistique
supérieure sont clisposées au bas de celles-ci.
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Chaque ode s'étend sur deux feuillets. Il en résulte que le manuscrit
comptait A l'origine seize feuillets. Les trois qui précèdent le neuvième
manquent : on y lisait la sixième ode et les deux premiers tropaires de
la septième. Les trois feuillets qui suivent le dixième manquent aussi :
ils portaient les deux dernières strophes de la huitième ode et la neuvième
ode. Les feuillets disparus appartenaient au deuxième cahier. Nous
n'avons pas non plus les feuilles de titre et de garde. Il est possible que
le manuscrit dont nous parlous ait été détaché d'un ensemble comprenant
d'autres écrits du méme genre.

Une inscription roumaine en caractères cyrilliques cont( nant
quelques fautes se lit sur le bord inférieur des cinq premiers feuillets. Elle
date probablement de la seconde moitié du XIX' siècle et aura été trade
par le possesseur roumain du manuscrit : 4 Ce beau livre sera d'une grande
utilité A, tous ceux qui le liront dans un esprit de charité et de péni-
tence. Qu'ils le méditent de tout cceur et gulls disent : souvenez-vous
de nous, saints et pieux pères, dans Tos prières, nous vous implorons et
nous humilions... ». Deux autres brèves notes, tracées de la méme main
que la précédente, A, la partie inférieure du premier feuillet (fig. 1) et
au-dessus de la miniature feuillet 2° (fig. 4), sont pour nous d'un sens
ob scur.

Le texte conaplet du canon de pénitence est donné par le manuscrit
Varieunus gr. 1754, daté du XII° ou du XIII' siècle 1 (et publié depuis
peu), et par d'autres manuscrits des XV° , XVI° et XVII' siècles : le
M arc. gr. II, 32 et II, 44 de Venise ; le Sinaiticus grec. 427, les manuscrits
d'Athènes gr. 742 et 1395 (Bibliothèque Nationale) 2. La source en est
le Ve chapitre de l'ceuvre de Jean Climaque (avant 579-649 env.) :
KX7,xE 105 icapc(aeía003. Le titre du canon, dans le Vat. gr. 1754 (f. 3')
s'apparente A celui du chapitre d'où il tire sa source :

Kav(Wv) xovrocvux-rool(4) TM icr-ro(ptav) aLcOtocp.pecv(cov) T(63v) iv 1 xXii.t.axt.
ecykov xcevcatx(cav) oii h dexpoa-mx(tO lliv0(oug); kvacpyok xml. p.e-ravotag
vs7c0(0,t 4.

1 J. R. Martin, The Illustration of the Heavenly Ladder of John Climacus (e Studies in
Manuscript Illumination*, 5), Princeton, 1954, p. 128-145 et fig. 240, 246-277. Une étude
plus réduite du merne manuscrit par J. J. Tikkanen, Eine illustrierte Klimax-Handschrift
der Vatikanischen Bibliolhek, dans e Acta Soc. Scientiarum Fennicae e, Helsingfors, t. 19, 1893,
16 p. + 10 fig. dans le texte. Apud K. K(rumbacher), e Byzantinische Zeitschrift 1, IV,
1895, p. 225. .

2 Ibidern, p. 145-146; 164-166 et 190-192. Voir aussi le manuscrit Ambrosianus
P. 221 infer. (XVIIe ); voir A. Ferrua, Civiltá Cattolica, I, 1962, p. 244-250. Ce manuscrit
nous a été signalé par Enrica Follieri it laquelle nous adressons tous nos remerciements.

3 Migne, P. G., t. 88, col. 764-781 ; chapitre V: 17epl tteconioEoK ttepitturii.dvt,q xcd.

ivaPY0k, iv t xal 6toq -clay ecytwv xceccc8Excov xcd. .rtcpl 1-7); cpuXocx914. Pour la vie et
l'ceuvre de J. Climaque, voir Berthold Altaner, Patrologie, 4. Aufl., Freiburg I. B., 1955, p. 468.

4 J. R. Martin, op. cit., p. 128.
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6 Vat. gr. 1754 (on le citera, en abrégé, Val.): 6n-vc;ostxu.(ev).
Vat.: Exerav

6 Vat.: licu.arripmpreg
7 Vat.: 011(pcc)vCce4 eaViSoq.
a Vat.: Ce tropaire suit le septième (7).

vat. : n&ZeoLv
10 Vat.: xcureppurdwavev
U vat. : ixraúvnt,

3 UN MANUSCRIT BYZANTIN ILLUSTRB DU XI e SIRCLE 321

(Canon de pénitence comprenant l'histoire des saints pénitents de
l'o Echelle ». L'acrostiche en est <131odèle de douleur effective et de com-
ponction »).

Voici le texte du manuscrit B.A.R. gr. 1294, tout en consignant
ses différences par rapport au Vat. gr. 1754:

F. 1" (fig. 1)
Kccv(cf)v), 4.)8(i]) a', (o ç) rc(Xecycog) 8'. `Typecv 8co8e6-
Cr OC .

1 Ilecv-re4 ot yvrIcrEccv xcci x 4iux554 xcct 8exrilv x(upt)cp ix I .1rotiv-re4 irctcrrpo-
aditeX ladeJ 79)064.6;4. taor, ?Cep rcp6xecTat yfrrco; ct(orri)pt04.

F. 1' (fig. 2)

2 'Efcr-recfc(pin et; rcivCog xapp.ovi., i.rrcvd) I accvre45 6rcvov ot taXabro*ol. 1-6v1
f3ap6v vi5v OVypriyopi,acol.tev crov I r6lico; xat verccvotryg xap7co:',4 iv I aecE(1)-
[Lek.

F. 2V (fig. 3)

3 Nu ?iv-n;(4-(1.7.) Met 'cob' novr,For), iE & I TcpasM,oq xat lyytamyra4 -(45 ?Sop« I
xcd. -co5 (305 rcFoccir.ou p.ox(.uvaiv-ra4,11.0) 1)7C E p í 87,; fa, ti4 7stabaRe.

F. r (fig. 4)
4 øc xcct it.00 xca rcXma-roupyi,aoxa xd. clato».( u.7cP6 a I xE

otxclv 5o .hv 4)4 (!cp.orp-ri,aocv'ra46 ctcpp6vca4, J vi3v iauToò4 vouve-hclç =TEN-
XGCCIOCV.

F. 3" (fig. 5)

1-2 8 (40 y' 06(pac)v El; Colt(t8o47
5 01 a-roXi]v (46apería4 xoct cpco-recv6v I vSuli.cc ix 0(zo)5 ,rò cptv etkricp6Te4,

cpeïj otocç 7ac6eaL xatlxpeL601p..ev.180) a7coa6v xoct crecxxov Latnotç ot
-rc JXocvcç viív 17)7cocrrp6acot.Lev.

F. 3" (fig. 6)8

6 Iucrxe6itere4 CcX6yoc4 xect pocpel pot; rcciDear., 9 -rip 1:1,9 etaccv .8etccv I etx6vcc
xoureporcd.)crocti.ev lo acò TCEV I 6/,aco(.Lev et7co)4 ixrcX5vac n -cóv (A I rcov
Tórccov rcpctEecov, 6Ào.)4 Ito-p5crcoilev.
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322 ION BARNEA 4

F. 4' (fig. 7)

7 enrcò 3-7K krrylpeEag To5 .novlpoi5 12 8p& I X0V10 XOCi 147)q Lcarri6v &cppoaúvlç I
ducevexpdkrwev 811, XOCI Tú'ITTOTC'Eg I &SiccXetnIcog 'Tee aVh41, 1"))10 (.1.011/ '7)-1

1.1;crcatav fly daroPticratav.

F. 4° (fig. 8)

8 'Ercivo(occç 13 Tor) Ta&vou .ri5ç &X-,18o5g yvd.) 1 accog eacorAcev18ivtg &alto.K, I
A cbrEkTC(01)TE' &XX' L7CLaTp4OCTC 1 XOCI LXTEVIk seluvre4, lo5 0(co)5 E5P1)- I
°eve ntoccatacro)V &gnaw.

F. 5' (fig. 9)

'clam 8'. EEtsccx4ixocx x(úpc)e Tijç obcovot,.(to&g) . . .
-9 Nexpobrreg Tag 7"Ccasal. XOCI Teig I Loco-C(1v 1.1,uxecç cbraiaccy'reg, Senei TCCú-

IOC; LX11).74)CrCatIEV, X0=1074 I XOCI ,D.p.hvot4 7rpoaocvt-xovreg.

F. 5' (fig. 10)14

10 Poc0uvicF. 8oasúaccwrg, C7Tdareog I Ti¡ç XpEETTOVOg &xeppEcpev I 81,6 crciveiv
a) 7CCCucrW [lace 15 xecpcc I Mg mvormrreç xcet xorryWilevoL. 16

F. 6' (fig. 11)

11 'AnoppcfcEcop..ev (3437)X0C aT6 [JCL= XCC/ XEE i X7) XCC/ pptVeLv 1V80sVI I xecp-
8tIT 116 I vn ad)acollev 17 XOCI neVaSZV xaci, aTiveLv 1 & 44.1,&pTcoliev. 19

F. 6' (fig. 12)

12 Flyevek xprltucTIKICCVTEq, 19 7CcfcDscnv 441 &v(4porrc)or. 5nenbse-re. zo Ivcc.ci

otiv &rczyvíoxaci.re -ro i5 0(eo) T& cradcxvoc p..41 Xoncrácilevot. ; 21

F. 7' (fig. 13)

.L-/ a ( -)] ) e' IvorrE tie árcWaco ...
13 OL TÒ Tcpiv be onVivog cpéporreg uybv I t 6v xplatòv xcd. a(corf))pLov Tel

vi:iv ()Up f3dcpet. I v TCVocLap.cfcrcav azt.v&Sç 7cLeVI.L.a.ce I p' oíS x&-rco veúecv xixt
Tcpòç Tiro yi¡v c'sía I nep Tat xthvl fircoptbren, &et fit.4611F.190:.

12 Vat. : volyroti
13 Vat. : 'ETCLVO(.0Cq

14 Vat. : Cette strophe passe apres la 1.1e.
15 Vat. : 7raucr6ise3oc
15 Vat. : xorrr6ttsvot..
17 Vat. : admop.ev
1° Vat. : inscipro[Lev.
19 Vat. : xpltuvriCowrec
20 Vat. : 617E7TiaCCTE

21 Vat. : Xoyiaectievoi
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22 Vat. : npoaappciawev
23 Vat. : EuX1toivreg
24 Vat. : cppoweECotiev
25 Vat. : cppirrop.ev
85 Vat. : gaiCOGI
87 Vat. : cippoaúv-qc
28 Vat. : 770aL
29 Vat. :
80 Vat. : 'rag 7MVTOEOCC
81 Vat. : xecluvov

5 UN MANUSCRIT BYZANTIN ILLUSTRB DU XI° =cm 323

F. 7' (fig. 14)

14 ercPYPSI; ix7cea6v-reç TctEecuç ;cat crTeccrecoç I of, ilaTac6cppoveç, nualliva
(law I xoct 0.aváTou crxtáv xaTrivTiwailey, dcqf clvocalijyac gat ovor3vTeç, Tc7)
&Sect:pet I Tol LV npocrappecaov.ey 22 likranzac.

F. 8' (fig. 15)

15 EakrikyTeç 23 Tecg cppivaç, Curb eS I .BeEaç 6ao5 LISXocwharniev xat kow-
leek dcypEocç crucrxe.HyTeç, cpuxecç balycf.) 81.6 ToSTcuy n&aav crx6y.teçI
cppov-aa RoAc'..)7CCJV TEA, ix-rò; I noorraiko cppoy-rE cap,ey. 24

P. 8° (fig. 16)

16 K000.04D6C GITEVEGCCL oE iiepuncop.iyoc clluxecç I c xat ady.cera, Tcpbq al Tily
napBiyoy I xat TGCCV4LOV.OV Sicrnocvocy cppETToy.ey. 2° cDa& 07CX(XXVIZ4ETZOC

ant Tag crag ecxpeCotç I aoúXocç vòv ut6v crou ir:aioxrac. 26

(manquent 6 strophes)

P. 9' (fig. 17)

17 Noîç eScpporrSylç 27 XOC1 Tpup71; daíou necy.reç 2° yeucr&p.eyor. xat TaSTYK
aTenaiwreq, I &xpccv appocrúvly &?6-rocç eop.occ:Al I taw ScÒ xact 1p-rov

oSx &Ecov laDiecv.

F. 9' (fig. 18)

18 (0 yaatipa obdaoc r9vipAy nXoca-coup I yi Roy, xoct cr&g yev6p.eyoç,
29 Te I Snip Sol'Acov, xaxeocrecg nay-roíaç 3° I xoct Lxoucríoug 7Cp6aaeoci

crcly ixe-riLy & OXEcoy xat iXecaBillt Toírrocç.

P. 10' (fig. 19)

12 SOO 1'. 'EnTanXacrEcaç xcip,(Lvog)31...
19 qaxocrev &pa 8kolg -hp..c7)v Tcpòç ròv x(Upco)y JeicraBsty xact s-o5-roy cpf.Thc

eSileyEaccaaacI xat &nay 1.6 6cpXygia Tc7)y axocBciplow jrcpc'eco.w 1111.7:V Tok
xpecLaTacç dape 0.ijyac not.71 amt. ; TC&XIV árceaTixicp-r) npòç
leTarceLvcogvl I xoci, aízpocwroç siç siXog;
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324 ION BARNEA

F. 100 (fig. 20)

20 'Apcc vi5v 67ccoç ghet crou 32 11 Or?) xoci 8Ltixevrai, J cl3eXcpi EL-cc 33

xocì crvyxovrecatx.s. (nap I yiy-q0e xat cpamati.og cdaDecvvracd
xoci v't)v Xúcnv Troy 7CTO(Lap.cfurcov tqvúetJaocrruyvgec xxpafa xat

rce-rc)olpo.y..6v1 crx6-rou; log g 34 ávap-rvec-rcov ;

(manquent 6 strophes)

Le B.A.R. gr. 1294 et le Vat. gr. 1754, très ressemblants en ce qui
concerne le texte et les miniatures, ont des feuillets de la même dimension
et présentent la méme disposition. Ils diffèrent toutefois en certains points.
Ainsi, le titre détaillé du canon est résumé, dans le B.A.R. gr. 1294, par
le mot xco(Wv), &lit en abrégé, sur la même ligne que Pinclication de
l'ode et de l'heirmos (fig. 1). Le texte du B.A.R. gr. 1294 n'est pas
encadré, tandis qu'un rectangle richement orné renferme le texte et les
miniatures du Vat. gr. 1754. Une glose en prose y commente aussi cha-
cune des minia tures : elle est probablement Pceuvre d'un copiste désireux
de rendre plus explicite la liaison des odes et des illustrations. Ajoutons
que les tropaires du Vaticanus comptent des lignes plus longues et moins
nombreuses (2 à 4, et très rarement 5), disposition dictée par la nécessité
de faire place au texte en prose. Les caractères du B.A.R. sont en revanche
plus nets et plus réguliers que ceux du Vaticanus, ce qui dénote qu'il est
plus ancien que le manuscrit de Rome. Une dernière observation
concerne le désordre des 60 et 100 tropaires, placés, par la faute du copiste,
avant les 7e et 11e Les deux manuscrits présentent d'insignifiantes varian-
tes de fond, que nous avons indiquées dans la transcription.

L'analyse approfondie du texte apporterait sans doute des éclair-
cissements importants. Mais elle nécessiterait une étude spécia1e, qui
dépasserait le cadre de notre travail.

Les vingt miniatures du manuscrit B.A.R. gr. 1294 occupent environ
les deux tiers inférieurs de chaque page. Le bandeau qui les encadre a
la hauteur de 10 A, 12,6 cm et la largeur de 12 A, 13,3 cm. 11 est orné d'un
fleuron à chaque angle. Les couleurs ntilisées sont l'or et le pourpre pour
les fonds et les nimbes ; le rouge de plusieurs nuances, le vert, le bleu,
le violet, le lilas, le jaune, le brun, le blanc et le noir. Les images illus-
trent le texte du canon.

32 Vat. : 'Apcc LevSov IxeL aot
33 Vat. : etni
" Vat. : Telv
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" Migne, op. cit., col. 764 sq.
96 Cf. V. N. Lazarev, Ifemopus eusannuticnbti amaeonucu, t. II, Moscou, 1948, pl. 150.
97 J. R. Martin, op. cit., fig. 232, 235 et 246. C. Osieczowska, Note sur le Rossianus

251 de la Bibliotheque Vaticane, dans e Byzantion *, IX, 1934, p. 261-268, fig. XVII et XX.
38 Migne, op. cit., col. 765 A.
99 J. R. Martin, op. cit., p. 129 et fig. 83.
40 Cf. V. N. Lazarev, op. cit., t. I, Moscou 1947, pl. XI et XIII et O. Wulff, Die

bgzantinische Kunst, Potsdam, 1924, pl. XXI (en couleurs).
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L'ceuvre, véritable cri de profonde' pénitence, de componction et
d'effort délibéré en vue du rachat des péchés, débute par l'invitation
la véritable pénitence et indique la voie qui y conduit. 11 y est question
des « saints pénitents » mentionnés au ye chapitre de P« Eohelle *36. Jean
Climaque, revêtu de sa robe monacale, nimbé et appuyé sur son baton,
apparalt au côté gauche de la première miniature (fig. 1). Il parle A, cinq
moines qui Pécoutent pieusement. Leurs figures et leurs gestes reflètent les
tourments de l'ame. Le moine qui porte la main droite à ses yeux est peint
avec beaucoup de talent et semble profondément affect& Le méme geste,
moins bien rendu, réapparalt dans la miniature illustrant le premier
tropaire de la IV' ode (fig. 9). A Parrière-plan, on a esquissé le mur d'en-
ceinte d'une ville ou d'un monastère, muni d'édicules 36 aux extrémités.
Une miniature semblable à celle-ci orne le Vat. gr. 1754 et le Rossianus
gr. 25137 (xP Xlle s.). Dans ces derniers les architectures manquent
-et de nombreux personnages y sont massés. Une miniature, rappelant la
première, illustre l'ode I, 2 (fig. 2). Nous y voyons des moines pénitents
qui ont passé la nuit debout et en prière. Jean Climaque est remplacé
par un moine appuyé sur son bAston_ct tournant la téte en arrière ; six
autres moines, debout, se tiennent inclinés devant lui. Les architectures
sont presque les mémes que celles de la première miniature. L'image
s'inspire d'un passage du V' chapitre de P« Echelle » 38, illustré par le Vat.
gr. 394 du XI° siècle 3°. La troisième miniature, illustration de l'ode
I, 3, montre trois moines en prière (fig. 3). Peints de profil, debout et
les mains A, la hauteur de la poitrine, ils contemplent la main de Dieu
bénissant qui apparalt A, la partie droite de l'image dans un arc de cercle,
symbole du ciel. Des montagnes semblables à des buttes, garnissent Par-
rière-plan.

L'ode I, 4 est un théotokion. Marie prie son Fils et intercède pour
cinq pénitents, peints debout, derrière elle, les mains liées au dos et le
regard rivé au sol (fig. 4)40. La 3,16 re de Dieu nimbée d'or est revétue
d'une longue tunique bleue et d'un manteau de pourpre. Les initiales
MP OT surmontent sa téle. Dans le Vat. gr. 1754, la Vierge se tient sur
un suppedaneum ; elle rappelle en tout une statue ; les corps inclinés
des pénitents semblent en accuser la pose. Celui du premier plan, à gauche
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et le dos tourné, attire l'attention. Un autre, près de lui, a les mains Wes
droite et non au dos, &tail contredit par le texte.

Les miniatures de la III° ode accentuent les gestes des pénitents.
Dans la première, ils sont assis sur des cendres (fig. 5) ; plus loin ils se
prosternent et arrosent la terre de leurs larmes (fig. 6). Dans la septième
miniature (Pode III, 3), les montagnes sont remplacées par des archi-
tectures. Six moines se frappent la poitrine. Le dernier tropaire, un théo-
tokion également, est ffiustré à l'aide d'un groupe de pénitents aux
figures et aux gestes tourmentés (fig. 8). A l'angle supérieur de droite
du B.A.R. gr. 1294, Jésus-Christ en buste regarde des pénitents qui n'osent
le contempler. Dans le Vat. gr. 1754, nous y voyons la Vierge 41

Le texte de la IV ode comporte des ffiustrations moins dramatiques.
Le nombre des personnages est aussi plus réduit. Le mur d'enceinte forme
le fond de trois miniatures (fig. 9, 11, 12). La première de la IV° ode montre
quatre pénitents fig& qui s'efforcent de mattriser leur douleur (fig. 9).
11 en est de méme des personnages de la 100 figure, assis pensifs sur la
terre nue. L'idée de pénitence profondément ressentie et non extériorisée
est nettement saisissable dans la miniature n° 11, et particulièrement
dans la douzième. Trois pénitents seuls y apparaissent. Ils élèvent lenrs
regards vers la lIère de Dieu qui les exhorte.

Dans les deux premières strophes de la V' ode, le dramatismo règne
fortement. Il décrott dans les deux derniers tropaires. Semblables aux
animaux dont le regard est fixé à terre, trois pénitents restent sur le sol
nu, la Me entre les genoux (fig. 13). Dans la scène suivante, quatre
personnages se jettent à terre et la frappent de leurs fronts (fig. 14). La
miniature suivante les figure debout et décidés à oublier les meurtrissures
du corps pour s'occuper des blessures de l'ame (fig. 15). Un moment
plus tard, ils réapparaissent les mains enchatnées 42 Tristes et implorants,
ils osent à peine regarder la Vierge, peinte en buste dans le cercle du ciel
et tendant la main vers eux (fig. 16).

Dans la VI' ode et les deux premiers tropaires de la VII' (qui man-
quent dans le B.A.R. gr. 1294), le pathétique touche à Papogée. Les péni-
tents se nourrissent de cendres et boivent de l'eau mêlée à leurs lames.
Extrêmement amaigris, brill& par le soleil et désespérés, ils courent les
mains tendues, et implorent la Vierge. La VII' ode, 1-2, les montre
endurant de plein gré la torture du gel et la soif ". Dans la VIP ode,
3, le calme commence à régner. Dans le manuscrit B.A.R. gr. 1294, la

41 J. R. Martin, op. cit., fig. 253.
42 Ibidern, p. 136.
42 Ibidem, p. 136-139 et fig. 262-267.
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44 J. R. Martin, op. cit., fig. 269.
45 Migne, op. cit., col. 769 B.
46 J. R. Martin, op. cit., fig. 270.
47 Ibidem, fig. 271.
48 Ibidem, p. 142-145 et fig. 272-277.
48 N. Kondakoff, Histoire de Part byzantin considéré principalement dans les miniatures,

t. II, Paris, 1891, p. 138. Cf. Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, t. II, Paris, 1926, p. 599 et
636-637.
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miniature montre quatre pénitents assis par terre. Après avoir gotité-
un morceau de pain, ils le rejettent parce qu'ils s'en considèrent indignea
(fig. 17). A Parrière-plan, deux édifices apparaissent derrière une montagne.
Le théotokion de la yip ode rappelle celui de l'ode I, 4. La Mère de Dieu
prie son Fils et intercède en faveur des pénitents qui se sont repentis.
Ces derniers restent sans voix et sans mouvement, le regard h terre ou
tourné d'un autre côté (fig. 18). La figure de la Vierge reproduit le
modèle de la miniature illustrant l'ode I, 4. La composition se retrouve
dans le Vat. gr. 1754; mais Marie s'y tient sur un. suppedaneum, et la
main de Dieu apparait an milieu de l'encadrement de droite ".

La VIII' ode, inspirée du cinquième chapitre de 1'4 Echelle »45, est
d'un caractère différent. Les pénitents se demandent l'un l'autre si
leur prière a été agréée par le Seigneur (fig. 19). L'arrière-plan excepté,
la composition du B.A.R. gr. 1294 nous reporte au Vat. gr. 1754".
Dans la VIII° ode, le deuxième tropaire, dernier du manuscrit B.A.R.,
les pénitents réunis près du lit de mort de l'un d'entre eux, l'interrogent
et demandent si son âme se réjouit ou non du pardon des péchés (fig. 20).
Les miniatures du B.A.R. et du Vat. sont presque identiques 47. Les données
se retrouvent dans l'iconographie byzantine. Nous citons, pour exemples,
la mort d'Ephrem le Syrien et la Dormition de la Vierge. Dans la minia-
ture suivante du Vat. gr. 1754, les mémes personnages se réjouissent
de la réponse positive du moine h l'agonie. Leur joie s'exalte dans la dernière
scène de la VIII' ode, cax la Mère de Dieu leur apporte la nouvelle de leur
paxdon. Dans la IX' ode, des pénitents heureux contemplent le Seigneur
qui de sa main tendue le leur signifie lui-mérae. Les portes du Paradis
leur sont ouvertes, ils y entrent et rendent graces au Sauveur. La Vierge
le remercie, et c'est la fin du canon ".

Le texte et les miniatures du B.A.R. gr. 1294 se complètent l'un
par les autres. Le premier, parfois difficile h saisir (odes I, 1 et VIII, 2),
devient ainsi plus précis. Ce sont les miniatures en effet qui désignent
netteraent les pénitents, des moines et des ermites. Leurs figures, On&
ralement ressemblantes, ne sont jamais les mêmes. La majorité des images,
h leur tour, ne pourraient pas être comprises sans l'aide du texte 49. Des
Mails du texte parfois ne sont pas illustrés on n'apparaissent qu'imparfai-
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tement (fig. 5, 15, 17, 20). Des contradictions (n" 2, 7, 10, 13) sont aussi
A relever.

Des murailles d'enceinte, des tours ou des édicules apparaissent a
Parrière-plan de sept miniatures (1, 2, 7, 9, 11, 12, 20). Les personnages,
pleins de componction, sont peints debout. Dans les treize autres,
des montagnes avec une maigre végétation cachent la coupole et les
hautes tours d'un édifice ou d'nne église byzantine (n" 10, 14, 15, 17, 19).
Au premier plan, les moines et les ermites prient ou se lamentent. Le
sol est figuré par des tapis de verdure. Les moines portent des tuniques
de couleur foncée (janne, verdatre, violacé ou bleu) et des manteaux
sans manches (brun-clair ou gris) et plus courts que les premières. Ils
sont nu-tête, sauf dans les miniatures n" 7, 8, 11, 15 et 20, où l'un des
moines est coiffé du. kamilavkion. Dans les images 16, 18, 19, ils sont
revétus de tuniques claires a manches courtes et de manteaux foncés
sans manches. Les moines sont chaussés de guètres, et les ermites pieds nus.

La main de Dieu sort du cercle du ciel, dans les miniatures n" 3,
4, 18. Peinte a Pangle supérieur de droite, elle est remplacée, dans la
huitième miniature, par le buste de Jésus-Christ, la téte ceinte du nimbe
crucigère 55 La Vierge revêtue du maphorion nous reporte aux statues.
La seizième image la montre en buste, dans le cercle du ciel, et faisant un
geste d'allocution. Le portrait de Jean Climaque, v'ètu en moine et nimbé,
orne la première page du manuscrit. La dernière montre un ermite nimbé,
sur son lit de mort 51.

Les miniatures illustrent un canon hymnographique, rattaché a
l'ascétisme byzantin florissant à partir de la fin du Xe siècle 52. Les images
du B.A.R. gr. 1294 ne se ressentent en rien de l'action robuste du classi-
cisme dominant au second age d'or de l'art byzantin 539 imbu de l'esprit
gréco-romain. Les allégories et les personnifications sont absentes ; les
motifs profanes aussi. Les initiales ne sont pas soignées. Nous y rencon-
trons en revanche le réalisme dramatique, les tourments de l'âme exprimés
A l'aide des attitudes, des regards et des mains. Ces dernières s'agitent
tame chez les pénitents enchainés. Les paysages architectoniques, les
arbres, l'horizon figurent d'une façon schématique, ne servent que de
repoussoir. L'art des miniatures est toutefois excellent. La monotonie

5° Cf. J. Ebersolt, La miniature brantine, Parls-Bruxelles, 1926, pl. XXVII; O. Wulff,
op. cit., fig. 455 et V. N. Lazarev, op. cit., t. II, pl. 75.

51 Dans le Vat. gr. 1754, le méme personnage n'est pas nimbé, ce qui est plus conforme
is l'Iconographie. J. R. Martin, op. cit., fig. 271 et 272.

52 Cf. J. R. Martin, op. cit., p. 150-162.
53 Ch. Diehl, op. cit., p. 601 et 640-641. Cf. L. Merles, L'irruption des saints dans

l'illustration du Psautier bgzantin, dans e Analecta Bollandiana s, t. 68, 1950 (délanges
P. Peeters, II), p. 153-162 et plus particulièrement la p. 159.
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54 Cf. J. Ebersolt, op. cit., p. 51; A. Grabar, La peinture byzantine, Genéve, 1950'
p. 167, 177, 178.

55. H. Brockhaus, Die Kunst in den Athos-Kl6stern 2, Leipzig, 1924, p. 239.
56 C. H. Ompat, Fac-similés des manuscrits grecs data de la Bibliothègue Nationale du

Xle au XI Vi siècle, Paris, 1891, pl. XXII sq. ; The Walters Art Gallery : Early Christian
and Byzantine Art. An exhibition held at The Baltimore Museum of Art, Baltimore, 1947, nos
704, 705, 707; J. R. Martin, op. cit., p. 175-181, fig. 29-132; G. et M. Sotiriou, Icones
du Mont Sinai, t. I (planches), Athènes, 1956, fig. 66, 67, 76.

57 II en est de mame d'un second manuscrit grec illustré, du XIe XIIe siécle, acquis
par l'Académie de la République Populaire Roumaine. Ile eprésente une valeur considérable.
Voir I. Barnea, Un manuscris grecesc ca miniaturi din Biblioteca Academiei Romtne [Un manus-
crit gree à miniatures, de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine], dans Bnletinul Comi-
siunii Monumentelor Istorice s, XXXVI, 1943, p. 102-108. Le manuscrit peut très bien provenir
d'un autre centre monastique de l'Orient, le Mont Sinai en premier lieu, dont les relations avec
les Pays roumains sont également connues. Cf. M. Beza, Urme romlnesti tn Rdsdritul Ortodox
[Traces roumaines dans le Levant orthodoxe], 20 éd., Bucarest, 1937, p. 3 sq. et passim

11 UN MANUSCRIT BYZANTIN ILLUSTRE DU Xle SIRCLE 329

et les répétitions ne diminuent pas leur valeur. A Panalyse, on se rend
compte qu'elles comportent des variations et des précisions, et qu'elles
recherchent Punité de pensée et d'exécution. Si l'on excepte quelques
figures trop élancées (fig. 9, 11) et des négligences dans le rendu des person-
nages assis (fig. 5, 10, 17) ou de profil (fig. 4, 6, 10, 16), et des draperies
(fig. 5, 10, 11, 12), le miniaturiste s'avère un bon dessinateur. Les figures
sont animées d'expression et de dynamisme. L'ceuvre pent prendre rang
parmi les meilleures du genre et de l'époque. Le coloris brillant et har-
monieux 54 dont la fratcheur s'est parfaitement conservée 552 en rehausse
l'int &At.

La datation du manuscrit doit gtre envisagée par rapport au Vat.
gr. 1754. Des critères d'ordre paléographique, Panalyse artistique aussi,
indiquent la seconde moitié du XI° siècle 56. L'omvre semble avoir été
exécutée dans un grand centre monastique, le Mont Athos peut-étre.
Les relations étroites de la Roumanie avec cette contrée sont bien connues.
Elles expliqueraient son acquisition par un Roumain 57.

La parenté du manuscrit B.A.R. gr. 1294 et du Vat. gr. 1754 a
Até plusieurs fois relevée. Elle concerne le texte, l'aspect et la disposition
des miniatures. Des différences sont aussi à envisager. Et, tout d'abord, les
arrière-plans des miniatures du Vat. ne sont pas peints ; les personnages
y sont plus nombreux et massés. Nous n'en voyons souvent que la tête ou le
sommet de la tête de ceux qui sont placés au second rang et aux rangs
suivants. Quelques miniatures du Vat. gr. 1754 sont restées aussi inachevées.
Il est loisible, croyons-nous, de tenir le B.A.R. gr. 1294 pour la copie d'un
prototype. Ce dernier semble être à l'origine du Vat. gr. 1754 aussi. Le
B.A.R. n'est pas un prototype. Le désordre des tropaires III, 2 IV, 2,

l'ignorance de l'acrostiche, en fournit une preuve. Il n'en est pas
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" J. R. Martin, op. cit., p. 149.

330 ION BARNEA 12

moins vrai que le manuscrit B.A.R. gr. 1294 reproduit et Mustre le canon
de pénitence inspiré du V' chapitre de l'e Echelle » du Paradis, et reste
le plus ancien que nous connaissions. Le canon, h, son tour, ne peut être
plus ancien que du IX" siècle. 11 n'est pas Paeuvre de Jean Climaque. Le
prototype du manuscrit n'est pas daté évidemment d'une époque ant&
rieure et les illustrations ne semblent pas plus anciennes que le début
du XI° siècle 58.

Les considérations auxquelles nous venons de nous livrer, nous per-
mettent de conclure que le manuscrit grec 1294 de la Bibliothèque de
l'Académie de la R.P.R. peut prendre rang dans l'histoire de Put byzantin
comme un représentant de grande classe du courant monastique et réa-
Este de la période d'épanouissement maximum de la miniature byzantine.
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SUR L'ORIGINE DU «ZAKON SUDNYI LJUDEM»
(L01 POUR JUGER LES GENS)

par MIHAIL ANDREEV
(Sofia)

I
1. « Zakon Sudnyi Ljudem » (loi pour juger les gens) a fait l'objet

de nombreuses recherches approfondies aussi bien en Bulgarie qu'ail-
leursl. Ces recherches n'ont contribué hi Asoudre d6finitivement que quel-
ques-uns des problèmes que pose ce monument juridique.

C'est ainsi que nous admettons aujourd'hui comme définitivement
et gémiralement reconnue et adopt6e la thèse que le ZSL est le plus ancien
et authentique monument juridique d'origine slave, et que le texte concis
de ce monum.ent représente sa rddaction initiale, par cons6quent plus
ancienne que le texte élargi qui, 6tant plus récent, a 446 élabor6 sur la base
du texte concis.

Il reste encore h, élucider les questions de l'époque et du lieu oft le
ZSL a 6t6 61aboré, ainsi que la question de savoir si c'est un acte d'un

1 Poaeimamncb, 06oapenue liopmeterz ;mum e ucmoputtecnom euae, Minina, '1829;
Hanation, 0 ananertuu Kopanea nnueu e cucmeme apeeneao pyccnotro npaea, Mocaaa, 1860;
Hamm, IlepeortanaJonbn2 artaennopyccnuti Homonation, Haaaab, 1869; BacHaeacumk, 3a-
nortoaameAbcmeo unono6opzfee, 7Itypila2I M1111. Hap. Hp., T. 199-201; Aanamaori P., Eaun
naanmrtun rta cmapomo 6s.aeapcno npaeo, 3anons Coyanba Jltoabas, C5opumit ea Hapogint
pump:palm:1, in. 18; Bo6rea C.C., VIM namenatux na cmapomo 6siteapcno npaeo, He-
pliogiviecHo cnricaume, im. 62; Siegel F., Lectures on Slavonic Law, London, 1902;
Oroschakat, H., Ein Denkmal des Bulgarischen Rechts (Zakon Sudni Ljudem), 1915; Kadlec, K.,
Introduction lz l'étude comparative de l'histoire du droit public des peuples slaves, Paris, 1933;
Vaica, J., Origine cyrillo-méthodienne du plus ancien code slave dit Zakon sudnyi ljudem *,
Byzantinoslavica *, XII, Prague, 1951; Schmid A. F., La legislazione bysantina e la pratica

giudiziaria occidentate nel pia antico codice slavo, Atti del congresso internazionale di diritto
romano e di storia del diritto, Verona, 1948; B. railea, Banomb Coyambal .41019bab, Co(bnn,
1959.
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a La plus ancienne copie du ZSL qui nous soil parvenue est la copie e Roumianzeff
du nom du musée Roumianzeff, oa cette copie se trouvait depuis de nombreuses années.
Cette copie du ZSL, ainsi que les copies de Novgorod et celle dite Varsonifievska de
ce document, est 11R3 partie inté;rante du Livre-K,ormtchia. La copie e Roumianzeff * du
Livre-Kormtchia date du XIIIe ou du début du XIVe siècle, comme on peut en juger des
particularités des caractéres du manuscrit. Cependant, la langue du ZSL est beaucoup plus
ancienne ce qui prouve que le ZSL a été créé â une époque sensiblement antérieure à celle
de la copie Roumianzeff du Livre-Kormtchia. Cette plus ancienne copie du ZSL laisse ou-
verte la question du lieu et de la date de création de cette loi.

8 Le contenu du ZSL pant 6tre repro duit schématiquement comme suit : l'article 1 pt.&
volt des sanctions contre les palens ; les articles 2 et 7-a réglementent les témoignages ; l'art. 3
contient des normes concernant la répartition du butin de guerre ; les articles 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 et 13 traitant de la matière des délits contre la morale et plus spéciale-
ment de la débaucha (débauche avec une esclave, débauche des moines, mariages des par-
rains avec leurs filleuls, séduction ou viol de vierges ; défloration d'une vierge qui n'a pas
encore atteint 20 [137] ans, accouplement avec une vierge fiancée, mariages incestueux,
bigamie); les articles 14 et 15 prévoiént des sanctions contre l'incendie volontaire ; raft. 16
tralte du droit d'asile; l'art. 17, des actes arbitraires ; l'art. 18 traite des témoignages entre
parents et enfants, entre mattres et esclaves ; fart. 19 de la libération des esclaves ; l'art. 20
s'occupa des téraoignages indirects ; r art. 21, de rapostasie ; rart. 22 traite du commodat
anéantissement de la chose pretée ; les articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 s'occupent
de la matière des vols qualifiés (vol en temps de guerre, vol commis par un esclaveres-
ponsabilité noxale, vol de troupeaux, pillage de cadavres et d'objets saints, rapt); l'art. 31
traite du divorce.
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corps 14gislatif officiel ou bien si ce n'est qu'une compilation privée.
Cherchant la réponse A, ces questions, nous nous heurtons k l'absence pres-
que complète de renseignements véridiques sur la genèse de ce monument
juridique slave, ainsi qu'au fait que les copies qui nous sont parvenues
sont espacées de quelques siècles du manuscrit primitif 2. Dans ces con-
ditions il ne nous reste plus que le contenu du ZSL sur lequel nous édi-
fierons notre exploration sur Porigine et le caractère de cette loi.

Les problèmes qui font l'objet du ZSL et la manière dont ils sont
résolus nous permettent de révéler les buts de classe que se posaient les
auteurs du ZSL et de reconstituer le côté social de ces problèmes. Ces
buts de classe et la nature de ces problèmes pourront alors nous renseigner
sur l'époque qui les a engendrés, ainsi que sur les conditions historiques
qui les ont fait ressortir, de manière que nous pourrons préciser la période
pendant laquelle le ZSL a été créé.

Les études sur le texte primitif du ZSL et plus précisément sur son
contenu nous montrent que cette loi comprend aussi bien des dispositions
pénales que des dispositions de droit civil et de procédure (pénale et
civile), sans r4gler toutefois d'une manière définitive ni le droit 'Anal, ni le
droit civil, ni la procéclure. Le ZSL n'établit même pas les institutions
de fond du droit 'Anal, du droit civil et de la procéclure. Dans le cadre de
ce monument ont été in clus uniquement un nombre limité de problèmes
du domaine du droit médioSval 3. Nous pouvons admettre que tous ces
problèmes ne s'étaient pas posés auparavant à l'attention du législateur
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ou bien, s'ils existaient A, cette dpoque et avaient 04 résolus auparavant,
ils se posaient de nouveau et d'une manière différente au moment oh. le
ZSL fut coup. Cette circonstance nous explique l'hétérog6néité des dis-
positions ldgislatives comprises dans le ZSL. Toutes ces dispositions sont
rSunies en un tout non pas par la matière qu'elles Aglementent, mais
plut6t par la raison de leur apparition.

L'événement historique qui mit A, l'ordre du jour tons ces problAmes
inclus dans le ZSL, précisément ceux-lh, et non pas d'autres, c'est la con-
version au christianisme et l'instauration du christianisme comme religion
officielle de l'Etat bulgare. La religion chr6tienne fut instaurée dans le
pays, parce qu'elle s'avérait plus apte A, servir, beaucoup mieux que le
paganisme, les int&êts de la classe Modal° naissante. Mais la conversion
au christianisme souleva le m6contentement de l'aristocratie palenne de
clan, dont la nouvelle religion ébranlait les positions sociales. La révolte
des 52 boyards en est une preuve. Dana ces conditions les diverses questions
concernant les sanctions contre les palens devaient &re rdsolues d'une
manière urgente. Et le ZSL en fournit la base juridique.

Cependant, la religion chrétienne souleva encore d'autres problèmes
qui exigeaient aussi une réglementation législative. C'étaient les questions
que posait la nouvelle morale chr6tienne, ainsi que d'autres problèmes
d'ordre social qui, avant la conversion au christianisme, avaient regu
leur solution, laquelle pourtant ne correspondait plus dans les nouvelles
conditions au degré de d6veloppement des rapports sociaux ou bien
aux exigences de l'église chrétienne. Mentionnons le droit d'asile, la sup-
pression de la justice priv6e, l'augmentation des peines pour des vols
qualifi6s, etc.

2. La source principale de l'auteur on des auteurs du ZSL c'était
le titre XVII de l'Eclogue. Cependant, ce titre ne fut pas repris et repro-
duit textuellement. Les (karts que fait le ZSL du titre XVII de l'Eclogue
sont les suivants :

Le ZSL ne reprend pas tons les textes du titre XVII de l'Eclogue.
Il néglige une partie de ces textes.

Le ZSL comprend des textes qui ne proviennent pas du titre
XVII de l'Eclogue. Quelques-uns de ces textes proviennent des autres
titres de l'Eclogue ou bien ne figurent pas du tout dans celle-ci.

Le ZSL modifie le sens de quelques-uns des textes empruntds
A, l'Eclogue.

Le ZSL intervertit les textes empruntés A, l'Eclogue.
Ces karts entre le ZSL et l'Eclogue ne sont pas du tout accidentels :

ils ont été apportés dans le texte du ZSL en conformité avec les buts
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que se posait l'auteur de cette loi et représentent, par conséquent, un
élément d'une importance fondamentale dans l'ensemble des recherches
sur l'origine et la nature du ZSL.

Les textes du titre XVII de PEelogue négligés par le ZSL visent en
partie des délits qui de toute vraisemblance n'ont pas été connus en Bul-
garie avant la conversion au christianisme (comme, par exemple, le faux
serment judiciaire Eel. XVII, 2), ou bien n'étaient pas très répandus
dans ce pays à cette époque, soit par suite du sous-développement de
l'économie du pays, soit que les moz,urs du peuple bulgare ne constituaient
pas un terrain fertile pour de pareils délits (par exemple le faux-mon-
nayage Eel. XVII, 18; lenocinium du marl Eel. XVII, 28), ou encore
parce qu'on ne les considérait pas comme des infractions b, l'ordre social
(comme par exemple la manufacture des amulettes Eel. XVII, 44).
Toutefois, la majeure partie des textes du titre XVII de PEelogue non
reproduits par le ZSL visent des délits qui ont (SUS certainement bien connus
en Bulgarie avant la conversion au christianisme, mais au sujet desquels
l'auteur du ZSL n'a pas voulu modifier la responsabilité pénale en vigueur.

En toute première place, done pas ailleurs, mais au début même
du ZSL, ont (SW (Stabiles les peines pour les délits que la conversion au chris-
tianisme amena à considérer comme tels, comme par exemple les céré-
monies religieuses paiennes, les diverses formes de débauches, l'inceste et
la polygamie. L'importance qu'attribuait le législateur à ces &lilts nous
explique l'interversion des textes de PEelogue, c'est-à-dire la place pré-
férentielle des textes relatifs aux délits contre la nouvelle religion et la
nouvelle morale. Plus loin, dans l'ordre des textes du ZSL, sont donnés
les textes initiaux de PEelogue.

A l'époque où PEelogue fut rédigée, le législateur byzantin n'avait
pas à s'occuper des mesures antipaiennes et pour cette raison PEelogue
ne contenait pas de textes relatifs Ai une pareille législation. Par cons&
quent, les auteurs du ZSL ont dû recourir à d'autres sources pour résoudre
indépendarament les problèmes posés.

Un deuxième groupe de questions qu'avait à résoudre le législateur
en Bulgarie médiévale c'étaient les questions rattachées aux preuves en
matière des délits, des accusations et des actions. Les auteurs du ZSL,
l'encontre de ceux de PEelogue, n'avaient pas à réglementer la procédure
des preuves, mais uniquement h, disposer que les accusations devaient
étre prouvées par des témoins et non plus de la façon primitive du procès
paien, dont parle le pape Nicolas dans la réponse 86 de ses Responsa 4.

4 Cependant il faut noter que l'auteur du ZSL a accepté de l'Eclogue (t. XVII) encore
quelques dispositions qui lui ont paru utiles, quoiqu'elles ne fussent pas en rapport direct
avec la conversion au christianisme du peuple bulgare.
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Le fait que le ZSL est un monument juridique rédigé peu de temps
après la conversion au christianisme du peuple bulgare nous est prouvé
également d'une manière irréfutable par les modifications que cet acte
juridique a apportées dans la matière des sanctions pénales.

Le ZSL a conservé les peines corporelles établies par l'Eclogue uni-
quement dans les cas de Wits graves contre la morale chrétienne. Mais
même dans le domaine des transgressions A, la morale sexuelle, dans les cas
où les normes chrétiennes n'étaient pas encore bien claires au peuple bulgare,
immédiatement après la conversion au christianisme, l'auteur du ZSL
n'a pas établi des peines corporelles. Par exemple, l'auteur du ZSL n'a
prévu pour les Wits de l'inceste que la simple séparation de Phomme et
de la femme, tandis que l'Eclogue a établi la peine de mort ou une peine
corporelle grave pour des cas pareils.

3. Les raisons en faveur de l'origine bulgare du ZSL, que nous trou-
vons dans le contenu de ce monument juridique, considéré A, part et com-
paré avec l'Eclogue byzantine, se confirment d'une manière décisive grace
aux données et aux renseignements contenus dans les Réponses 4a . L'étude
des Réponses prouve que le roi Boris Ier était préoccupé précisément par
les problèmes que pose le ZSL, que ce sont justement ces problèmes dont
il cherchait la réglementation législative.

La Réponse 13 nous apprend que le roi a demandé au pape de lui
envoyer des lois séculières. Cette demande nous montre que le souverain
bulgare considérait que les lois ou plutôt les normes juridiques en vigueur
jusqul cette époque en Bulgarie ne convenaient plus dans les nouvelles cir-
constances. Les normes en vigueur ne pouvaient plus réglementer les nouve-
aux rapports sociaux après la conversion au christianisme du peuple bulgare.

Mais les Réponses du pape Nicolas ne prouvent pas seulement que
la conversion au christianisme rendait nécessaire en Bulgarie une légis-
lation. nouvelle. Ces Réponses nous fournissent également des renseigne-
ments sur la nature des problèmes qui devaient Atre réglementés par la
nouvelle législation. En trois endroits (Réponses 18,41 et 102)1e pape donne
au roi Boris des instructions sur la conduite qu'il doit adopter A l'égard
des paiens et des apostats. Le fait que le roi revient A plusieurs reprises
sur la question des paiens et des apostats ce qui provoque trois Ré-
ponses de la part du pape est une preuve de l'importance particulière
gull attachait A, cette question.

Ifne grande partie des Réponses du pape Nicolas, et par conséquent
des questions adressées par le roi Boris, se rapportent aux problèmes
qu'engendrait la nouvelle morale chrétienne et aux peines qui devaient

4a Detschew D., Responsa Nicolai I Papae ad consulta bulgarorunt, Serdice, 1939.
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être infligées à ceux qui portaient atteinte à cette morale, aux coupables,
notamment, d'adultère (Rép. 51), d'inceste (Rép. 29), de bigamie (Rép.
51). Une attention partieulière est accord& à la parenté naturelle et ci-
vile comme obstacle au mariage (Rép. 39 et 2).

Une place non moins importante occupaient les questions concer-
nant l'organisation du procès d'une manière convenable et favorable aux
intéréts de la classe dominante. Et c'est pour trouver une solution en
cette matière qu'a été posée la question de savoir s'il est permis au roi
de juger ceux qui ont commis des « péchés » criminels (Rép. 83), ainsi
que s'il est permis d'arracher les aveux par la force (Rép. 86) et quelles
mesures sont à prendre contre les calomniateurs (Rép. 84).

Toutes ces questions dont s'est intéressé le roi Boris et auxquelles
a répondu amplement le pape Nicolas ont trouvé dans le ZSL leur solu-
tion législative. Il est vrai que les Réponses du pape Nicolas n'ont pas
servi de source directe au ZSL. Ceci n'a pas (SO possible pour deux raisons :
premièrement, les solutions qu'apportaient les .Réponses étaient de nature
purement ecclésiastique et non de nature laïque. Bien qu'au moyen fige
y efit une très étroite interférence entre les fonctions du pouvoir ecc16-
siastique et celles du pouvoir séculier, de toute façon ces deux pouvoirs
existaient séparément l'un de l'autre. Et c'est précisément pour cette
raison que le roi Boris a demandé au pape Nicolas de lui envoyer des
lois laiques. Deuxièmement, après le retour des ambassadeurs bulgares de
Rome, le roi Boris s'est adressé de nouveau hi Byzance, et l'Etat bulgare fut
lié avec l'Eglise orthodoxe en ce qui concerne les problémes ecelésiastiques.
Dans de pareilles circonstances il a 60 tout A, fait naturel que le droit
byzantin, notamment PEclogue, servit de source à la législation bulgare.

Quoiqu'il en soit, méme n'ayant pas servi de source directe pour le
ZSL , les Réponses du pape Nicolas présentent une grande importance dans
l'étude de ce monument juridique. Ces Réponses démontrent que ce
fut justement le roi Boris et ses collaborateurs qui se sont occupés de la.
réglementation législative des problèmes qui ont surgi à, la suite de la
conversion au christianisme du peuple bulgare.

Done, les résultats de nos recherches imposent la conclusion que le-
ZSL a 60 créé en Bulgarie au temps du roi Boris Pr.. Le ZSL est un acte
de la législation officielle de l'Atat bulgare et non pas une ceuvre de com-
pilation privée. Les nouvelles tendances ainsi que les changements radi-
caux dans le domaine du droit, provoqués par la conversion au christia-
nisme, devaient être réglementés par la voie des lois. Les textes impéra-
tifs du ZSL, la phrase serrée, ainsi que la brièveté de l'exposition et de la
composition témoignent de l'esprit du législateur et non point du travail
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5 Sahmid formule sa th6se de la manière suivante : e Si tratta d'un codicino, compren-
dente 32 paragrafi, redatto in lingua paleoslava entrato pure nelle collezioni canonistiche
semiufficiali ed anzi ufficiali della Chiesa ortodossa slava sino all'ultima premoderna, la

Kormcaja Kniga il e Libro del Timone * o e Pedalion * di Russia, scampato nel seicento.
Ne risale la tradizione manoscritta sino al duecento : e unisce questo s Zakon sudnyj ljudem
ci6 6 questa e Legge per giudicare la gente *a certi testi di diritto canonico et d'indole pene-
tenziale dovute, comme ora sappiamo, all'attivita di San Metodio, arcivescovo d'obedienza
romana di Pannonia ed apostolo degli Slavi, attivita effetuatasi in parte alla corte del prin-
cipe Kocel originario del/a Grande Moravia, poi vassallo de l'Impero Franco Orientale, Schmid,
op. cit., p. 399.

De sa part Vaica conclut : s Les deux procédés nous au torisent it dater le ZSL de l' époque
cyrillo-méthodienne et It l'attribuer, avec toute la vraisemblance possible, it St. Constantin-
Cyrille dont l'admirable activité littéraire acquiert ainsi un nouveau titre de gloire s. Vatica,.
op. cit., p. 173.
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d'un compilateur. D'autre part, il paraft 'are certain qu'un compilateur
privé ne se serait jamais permis ces &arts fondamentaux de l'Eclogue
que l'auteur officiel a admis dans ce cas.

II

4. L'origine antique bulgare du ZSL a 60 dernièrement contest&
par Schmid (Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di
storia del diritto, Verona, 1948, I, p. 395 et suiv.) et par Vagica (« Byzan-
tinoslavica », XII, Prague, 1951, p. 152 et suiv.).

Schmid, savant autrichien, historien du droit, soutient la thèse que
le ZSL est l'o3uvre de Pap ôtre slave Méthode ou de quelqu'un de ses dis- -
ciples et que le ZSL se rattache A. Pactivité de Méthode en Pannonie.

D'autre part, le philologue tchèque, le professeur Vagica soutient
l'opinion que le ZSL est un monument du droit tchèque et slovène et
que son auteur est le frère de Méthode, Constantin-Cyrille 5.

Ces toutes récentes interprétations de l'origine et du caractère du
ZSL ne trouvent pas un appui suffisant dans le texte du ZSL et ne peuvent
étre confirmées par les sources historiques ou littéraires de l'époque en
question. Méme si nous admettons que le ZSL fût Pceuvre d'un des apôtres
slaves Cyrille ou Méthode, ou d'un ou de quelques-uns de leurs disciplest
nous ne voyons pas bien comment le ZSL serait dans de pareilles condi-
tions Po3uvre de la législation de Moravie ou de Pannonie. Soulignons toute-
fois que Pceuvre de Cyrille et de Méthode ne s'identifie pas avec leur acti-
vité en Moravie et en Pannonie. Le roi bulgare Boris Pr a probablement
entretenu des relations personnelles avec Cyrille et Méthode, tandis que
leurs disciples ont développé une activité très intense et fructueuse en
Bulgarie.

La langue cyrillo-méthodienne du ZSL n'est nullement une raison
suffisante pour admettre que le ZSL fût un acte de la législation de Mora-
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vie ou de Pannonie. En cette langue de Cyrille et de Méthode sont I'M-
& non seulement les livres de messe en Moravie, mais aussi tous les
ouvrages des différents disciples de Cyrille et de Méthode en Bulgarie de
cette époque.

La langue des plus anciens livres slaves n'était ni la langue mora-
vienne ni la langue pannonienne, mais l'ancien slave parlé aux alentours
de Salonique, qui était la langue maternelle des deux ap6tres slaves C3rrille
et Méthode. Il est fort probable que l'ap6tre Cyrille, qui se rendit sans
retard en Moravie sur l'invitation du roi Rostislav pour évangéliser la
population en langue slave, emportht avec lui, en traduction slave, les
livres nécessaires ou au moins l'Evangile. Des considérations linguistiques
nous amènent h la même conclusion. Les diphtongues «m» et umg» (h l'ori-
gine tj et dj) que nous trouvons dans les plus anciens monuments slaves
ne sont pas typiques pour la langue moravienne, ni pour la langue panno-
nienne, mais pour Vanden bulgare 6. Ajoutons qu'il est peu vraisemblable
que Constantin-Cyrille eat pu traduire dès son arrivée en Moravie les livres
ecclésiastiques en une langue qui n'était pas la sienne, proche de
celle que l'on parlait à cette époque dans la région de Salonique.

La conjecture de Vagica que l'art. 1 du ZSL, qui fait mention du
code de l'empereur byzantin Constantin, vise l'ap6tre slave Constantin-
Cyrille et que ce dernier aurait été confondu avec l'empereur Constantin
par les copistes postérieurs du ZSL 7, n'est pas du tout admissible. L'art.1
du ZSL est en parfaite concordance avec le reste de la loi en ce qui
concerne la langue et le sens, et fait par conséquent partie intégrante du
ZSL. Il n'existe aucune raison sérieuse pour conclure que cet article fa
ajouté plus tard au ZSL, soit partiellement, soit entièrement. 11 est
beaucoup plus vraisemblable que l'auteur du ZSL ait confondu l'empereur
Constantin V Copronyme un des auteurs de PEelogue avec l'empereur
Constantin, ou bien qu'il ait attribué de pleine conscience h ce dernier la
paternit4 du ZSL dans le but de pater h son ouvrage plus d'autorité.

5. Cependant, ce ne sont pas seulement les preuves attestant une
origine moravienne ou pannonienne du ZSL qui manquent. Une pareille
thèse est démentie entièrement par les données de l'histoire sur Pactivité
des ap6tres slaves Cyrille et Méthode en Moravie et en Pannonie. Les
ap6tres slaves Cyrille et Méthode se rendirent en Moravie et en Pannonie
dans le but d'enseigner aux peuples de Moravie et de Pann.onie la foi
chrétienne en leur langue slave 8. E s'agissait à cette époque de mener la

6 Vondrak, W., Altkirchenslawische Grammatik, Berlin, 1900, p. 8.
7 \Wien, op. cit., p. 170.

A. Tewtopon Bajiau, Kupu.s u Memoau, 1, C01)14FI, 1920, p. 57.
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lutte contre l'intrusion germanique en Moravie et en Pannonie et contre
l'avant-garde de cette intrusion le clergé catholique et, par consd-
{pent, nullement contre une aristocratie paYenne de clan.

Nous savons qu'en Moravie et en Pannonie la conversion au chris-
tianisme ne s'était pas effectuée par un acte de l'Etat et qu'elle s'est
accomplie spontanément et progressivement, en commençant relativement
VIA. Funk considérait que cette christianisation s'est faite peu après l'an
803 9 et nous savons que les apiltres slaves sont arrivés en Moravie pour
la première fois en 862, c'est-h-dire un demi-siècle plus tard.

La situation historique à cette époque en Bulgarie était tout à fait
différente. n s'agissait, en Bulgarie, d'écraser la résistance du paganisme,
laquelle se manifesta aussi bien par la révolte des 52 boyards que par les
tentatives de restauration du paganisme, entreprises par le fils du roi
Boris Ier, Vladimir. Et c'est précisément la résistance des éléments
pal:ens contre la nouvelle religion chrétienne qui nous explique en Bulgarie
les raisons pour lesquelles les articles initiaux du ZSL se rapportent aux
sanctions pour des (Wits rattachés à l'exercice du paganisme et pourquoi
ces sanctions sont tenement sévères. La prescription spéciale du ZSL
contre les boyards qui organisent des cérémonies religieuses palennes est
en corrélation avec la révolte que firent les 52 boyards peu de temps
après l'instauration de la religion chrétienne.

Pour appuyer sa thèse que le ZSL aurait été rédigé en Pannonie, le
professeur Schmid se sert du fait que Méthode avait traduit en langue
slave le Nomocanon. Cependant, la place qu'occupe le ZSL dans les copies
du Livre Kormtchia, actuellement à notre disposition, prouve que le ZSL
est en quelque sorte un corps (Stranger dans la matière canonique du Kormt-
vhia, qu'il n'est donc pas un texte original du Nomocanon slave. Mais
alors, si done le ZSL ne faisait pas partie du texte original du Nomocanon,
traduit par Méthode, et, par conséquent, a été rédigé indépendamment
par Méthode, le droit d'auteur de Méthode sur le ZSL devient plus que
douteux. L'auteur des Legendes de Pannonie, qui a noté minutieusement
toute Pactivité littéraire de Méthode, ne mentionne nulle part dans son
histoire de la vie de Méthode quoi que ce soit sur quelque code rédigé
par Méthode. Il n'ea certainement pas manqué de faire mention d'un
pareil fait, efit-il seulement existé. Il en est de méme en ce qui concern°
la biographie de Constantin-Cyrille.

Enfin, notons que 3/16thode a traduit le Nomocanon après son arrivée
Constantinople en 88; donc 2 ou 3 ans avant sa mort. Or, après la

9 Funk, Histoire de l'Eglise, tr. Hemmer, t. I, Paris 1895, pp. 351-352.

www.dacoromanica.ro



340 MIHAIL ANDRHEV 10

mort de Méthode la réaction catholique est en pleine marche en Moravie
et en Pannonie. Il est done dvident que même si le ZSL avait ISO rédigéit
la même époque que la traduction du Nomocanon, il n'existait pas en Mo-
ravie, A, cette époque, les conditions favorables pour l'application d'une
pareille loi.

6. Le professeur Schmid considère que la coexistence de peines
spirituelles et corporelles dans plusieurs des textes du ZSL serait un argu-
ment contre la thèse soutenant l'origine bulgare du ZSL, car toutes ces
normes pénales du ZSL se seraient appliquées, suivant le professeur
Schmid, par des tribunaux mixtes, composés de membres du clergé et de
personnes civiles. De pareils tribunaux seraient typiques pour l'Empire
des Carolingiens et uniquement les lois des premiers rois chrétiens de
Hongrie auraient prévu des peines spirituelles parallèlement A, des peines
corporelles. Done le ZSL serait d'origine moravienne.

Nous ne pouvons pas partager cette opinion du professeur Schmid,
car s'il est possible que Méthode ou quelqu'un de ses disciples ait pu
rédiger en Moravie un code du type byzantin en sa forme et en sa concep-
tion fondamentale, mais d'une certaine influence occidentale dans quel-
ques-uns de ses textes pénaux, il ne nous semble pas moins possible et
vraisemblable qu'un des disciples de Méthode efit pu le faire autant non
pas précisément en Moravie, mais en Bulgarie, pays qui subissait à cette
époque l'influence des institutions juridiques de Byzance beaucoup plus
que la Moravie. D'autre part, il ne nous semble pas du tout démontr4
que c'étaient des tribunaux mixtes qui appliquaient les peines spirituelles
et corporelles prévues par ZSL. Ce qui nous parait beaucoup plus vraisem-
blable, c'est que le ZSL, élabord peu après la conversion au christianisme,
prévoyait aussi bien des peines spirituelles que des peines corporelles sans
égard A des tribunaux mixtes, mais pour répondre A, la tendance chrétienne-
de la nouvelle législation, ce qui différencie d'une manière fondamentale
le ZSL des lois et des pratiques paiennes en vigueur jusqu'alors.

En ce qui concerne la manière dont étaient infligées, par les tribu-
naux, les peines corporelles et les peines spirituelles prévues dans le ZSL,
trois interprétations sont possibles

L'interprétation la plus proche qui nous vient de premier abord
l'esprit, c'est que les deux sortes de peines étaient infligées toujours
ensemble, par un seul et même tribunal. C'est la thèse du professeur
Schmid. Cependant, le texte même du ZSL nous fournit la preuve qu'il
n'en était pas toujours ainsi.

Pour l'incendie volontaire, le ZSL prévoit suivant la loi séculière la
peine de mort, et selon la loi d'église 12 ans de jefine (art. 15 du ZSL),
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Il est tout 4, fait évident que les deux peines n'ont pu ètre infligées en
même temps.

L'art. 8 du ZSL prévoit dans le cas de séduction d'une vierge que
le séducteur a dans la suite refusé d'épouser, le paiement d'une livre
d'or, c'est-h-dire 72 pièces d'or, et 7 ans de jefine. En cas d'insolvabilité
du séducteur, cette peine est remplacée par la cession de la moitid des
biens du séducteur A, la fille séduite, respectivement par le chatiment
corporel, l'exil, en même temps que 7 ans d'épitymie. Dans les cas de
viol et de séduction d'une vierge fiancée, le ZSL prévoit en principe
dans ses art. 9 et 11 uniquement la peine séculière (la vente en esclavage,
respectivement l'ablation du nez). Si les peines ecclésiastiques et les
peines séculières étaient infligées ensemble il n'est pas bien clair pour
quelle raison n'a pas été prévue une épitymie dans ces cas, bien que
la peine épitymique fût ici encore plus indispensable. S'il fallait que
celui qui avait admit une vierge se repentlt, il fallait encore: plus que
se repentlt calui qui avait violé une v ierge. S'il était nécessaire d'infliger

celui qui avait adult une fiancée vierge une peine ecclésiastique,
était certainement encore plus indi spensable au point de vue de l'Eglise
de punir celui qui avait violé une fiancée vierge.

La rélaction même des textes qui prévoient en même temps une
peine ecc163iastique et une peine séculière ne s'accorde pas avec la thèse
de l'application simultanée des deux sortes de peines. Ainsi, par exemple,
l'art. 7 du ZSL pré vait, suivant la loi séculière, la séparation et l'ablation
du nez, et suivant la loi d'Eglise la peine de la séparation et de 15 ans
de jefine. Si les deux peines étaient appliquées simultanément, il n'aurait
pas 4t4 nkessaire de mentionner deux fois la sanction de la séparation.

La deuxième interprétation possible des textes comprenant des
peines spirituelles et corporelles serait que le ZSL s'appliquait aussi bien
par les tribunaux eccléeiastiques que par les tribunaux séculiers. Les
tribunaux ecc163iastiques infligeraient les peines ecclésiasiques, tandis que
les tribunaux séculiers infligeraient les peines séculières. Un pareil point
de vue, qui paralt parfaitement logique à première vue, n'est pourtant
pas en concordance avec les textes.

La première question qui se pose este celle de savoir quel fut le
critère de distinction des infractions suivant le droit séculier et suivant
la loi de l'Eglise.

Le viol est, par exemple, une transgression aussi bien à la loi sécu-
lière qu'h, la loi de l'Eglise. Comment pourrions-nous alors nous expliquer
que le viol était puni uniquement par la loi séculière Pourquoi le viola-
teur ne subissait-il pas de peines ecclésiastiques, alors que le séducteur
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par exemple en subissait 11 est difficile de trouver une réponse satis-
faisante à toutes ces questions si nous adoptons la thèse que les normes
respectives du ZSL étaient appliquées indépendamment par les tribunaux
ecclésiastiques et par les tribunaux séculiers.

Ayant en vue ces difficult& auxquelles se heurte la thèse de l'appli-
cation simultanée des peines ecclésiastiques et séculières, nous devons
admettre que les peines ecclésiastiques et séculières n'étaient pas toujours
appliquées simultamSment et cumulativement, et que dans la plupart
des cas leur application &aft alternative. Ainsi que nous le montre l'ana-
lyse des textes, une pareille solution est valable sans aucune réserve aux
cas où parallèlement avec les peines ecclésiastiques sont prévues aussi
des peines corporelles (y compris la peine de mort).

Cette interprétation correspond d'ailleurs le plus aux circonstances
dans lesquelles le ZSL fut créé. Nous avons déjà dit que le ZSL fut eréé
peu après la conversion au christianisme du peuple bulgare afin qu'il
répondit aux exigences que posait cet acte politique de l'Atat bulgare.
Il était aussi le moyen par lequel devait être imposée la nouvelle religion
et la nouvelle morale chrétienne.

C'est justement pour cette raison que le ZSL établit en tout premier
lieu des peines contre les palens et contre ceux qui portent atteinte
la morale chrétienne. Et comme la morale chrétienne se distinguait sensi-
blement de la morale paienne, le législateur devait lui attribuer une atten-
tion tout 6, fait particulière et lui réserver une partie relativement grande
des textes de la loi. 1Vlais il devait aussi prendre en considération les
difficult& qui devaient inévitablement surgir dans son application. S'il
a (SO nécessaire de punir rigoureusement l'opposition consciente et volon-
taire contre la religion chrétienne (ceux qui officiaient des services palens
étaient remis en dépendance féodale à l'Eglise ou bien étaient vendus
en esclavage), il n'en était pas du tout de méme en ce qui concerne Pigno-
ranee en matière de morale chrétienne. C'est pourquoi Pauteur du ZSL
a prévu, s'écartant sciemment du texte de PEclogue, pour les cas de mariage
entre parents, la simple séparation des coupables au lieu. de la peine de
mort ou d'un autre châtiment corporel. C'est précisément dans le domaine
des peines pour les délits contre la religion que Pauteur du ZSL a fait
les &arts les plus sensibles du texte de l'Eclogue.

En matière de Wits contre la morale chrétienne l'auteur du ZSL
a prévu parallèlement aux peines corporelles incluses dans PEclogue, aussi
des peines spirituelles. Il est fort probable que Pauteur de la loi se fa
servi de quelques modèles existant à cette époque pour instituer les peines
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et en rédiger les textes concernant ces peines. Schmid parle d'un pareil
modèle 10. Pourtant il ressort évidemment du contenu de la loi même
que son auteur n'a pas suivi aveuglement les modèles dont il s'est
servi. Tout comme il a modifié les sanctions contre les pal:ens, ainsi
que les dispositions de PEclogue, en considération du fait que le
christianisme était une religion nouvellement imposée en Bulgarie, Pau-
tear du ZSL a de même tenu compte, en ce qui concerne les peines
ecclésiastiques, des conditions spécifiques dans lesquelles la nouvelle
législation devait être appliqué°. Le législateur a laissé au tribunal la
possibilité d'atténuer la rigueur de la peine corporelle prévue dans
PEclogue dans lea cas otle coupable s'est repenti ou lorsqu'il ne concevait
pas pleinement la gravité de son acte ou bien pour d'autres raisons spéci-
fiques du cas concret. Dans de pareils cas le tribunal devait infliger la
peine spirituelle au lieu de la peine corporelle prévue en tout premier
lieu dans les dispositions pénales. Il est hors de doute que de cette façon
on réservait au tribunal la possibilité de gagner pour la cause de la
nouvelle religion certains milieux de la société.

11 est vrai qu'une pareille combinaison de peines ecelésiastiques et
séculières choque notre Bens juridique contemporain. Mais nous ne
devons pas perdre de vue le côté spécifique des conditions à l'époque
de la conversion au christianisme, nous ne devons pas perdre de vue
Pédification à peine commencée de l'organisation et de la hiérarchie de
PEglise dans le pays, c'est-h-dire l'époque à laquelle il n'existait pas
encore une pleine Aparation des pouvoirs ecclésiastique et séculier.
n'y a donc rien d'étrange qu'A cette époque, dans les conditions tout
fait spécifiques immédiatement après la conversion au christianisme,
lorsque tons les efforts étaient dirigés vers l'instauration et la consoli-
dation de la nouvelle religion, on se servit de modèles &rangers suivant
les besoins du moment.

Rappelons d'ailleurs une autre circonstance qui a contribué A ce
que le tribunal séculier fût autorisé à infliger les peines ecclésiastiques.
Les peines ecclésiastiques, telles qu'elles étaient prévues dans le ZSL, étaient
toujours très précisément formulées, de manière que le tribunal n'efit
qu'A qualifier l'infraction commise, selon le texte respectif du ZSL, pour
que fiit fix& exactement la peine ecclésiastique correspondante (7, 12 ou
15 ans de jefine) qui devait être infligée. Quant à l'application de l'épi-
tymie par le tribunal, c'était l'Eglise orthodoxe qui s'en chargeait.

Par conséquent, la manière dont ont été établies dans le ZSL les
peines spirituelles et corporelles est loin d'être un argument en faveur

lo OD. Cit., p. 401.
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de l'origine moravienne ou pannonienne de cette loi. Tout au contraire,
il y a 14 un argument contre une 'Amine thèse. Car, si on peut déceler
dans le ZSL un certain manque de compréhension de la nature des peines
ecclésiastiques et une interférence des fonctions de la juridiction séculière
et ecclésiastique, il n'en est pas moins probable et vraisemblable que ce
manque de compréhension et cette interférence aient pu se produire
justement en Bulgarie aussitôt après la conversion au christianisme, et
non pas en Moravie ou en Pannonie un demi-siècle après que les peuples
de ces pays eurent adopté la foi chrétienne. 1VIals ce qui nous semble plus
important c'est que nous ne pourrions nullement attribuer 4 Méthode,
encore moins 4 son frère Cyrille, done 4 d'aussi excellents connaisseml
des dogmes de l'Eglise, cette application originale des peines spirituelles
et corporelles, due au fond 4 la confusion des lois ecclésiastiques et
séculières.
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MIME BII3AHTIMICOE BJIIIilHIIE B PYMbIHCROM 513BIRE

XAPAJIAMB MIIX3ECICY

Hoene nopantemln CnnToc.gana y gopocTona (CHamTpa) B 971 r.
BocTonHan BoarapHn 6Lina npHcoemniena R Bli3aHTH1CHOi1 HmnepH0 li
°pram/Hsi:aim-La Han OTgeHbHaH lipOBITHliliff ((Daiwa) CO CTOlinneft B gopoeToae.
0Ha oxnaTmaaaa BOCTOTIHy10 Boarapino H HIaleDMI010 go6pymny, Hmen
BO mane npanwreanO THTyHOM crrpccrly6g, xvreTcávo.) HJTHaog. 14CT0q-
HHKH HaabinaioT ero 4Bontgem ropogon aemenb y gynan» 1pxcav

rcepi "rbv 'Icrrpov 76Xecòv xcct xcoptcov, gpxcav impLaTelcov 7c6Xecov HHH

dpv.ov -cv wept ..r6v qcrrpov naecov, (Dem. nte Haabmanach dIapHoTpHoH»,
411apagyHanoH» HHH nte allapagyHanHc». gap, BocTonnoti BoarapHH 61)1.11
MITT B naeH, a 6o.grapcnreh naTpHapx Ha AopocToga 6ma HllanegeH go panra
MHTpOTIOHliTa H nontnuleH loplicglIKLIFIH HOHCTaHTHHOHOHbCROTO naTpHapxa.
Bumming Boaraplin (c Mane)oHHeft H 107HHOti An6aHHett) co cmaggett B
Hpeene, a aaTem B OxpHge, coxpaHnaa He3aBHCHMOCTI, elite npHmepHo non-
eTChlleTHR, a noTom 6maa nonopeHa B 1018 r. BH3aHTlinCHHM HmnepaTopom
BacHamem II. Ona 6una opraHHaonaHa Han sHaaHTHticHan tema e HaHme-
Honamiem «BoarapHn» c raanHmm ropogom B CHonne, a OxpHga npeapaTH-
an". B peeHAeHinno apxHenHcHona, OT HOTOpOr0 saHHceaH H npoatnHaHume
Ha TeppwropHH wroft lip0BHHIAHH BliaXH.

TanHm o6paaom, Beer. nonyoeTpon Tenepb cHona upkniawiemaa qe-
JffilOM HHaaRTHitcHoit HmnepHH, HnepHme Houle maccHHHoti HoaoHHaanHH
enannH. PpaHligrA HmnepHH npoxognalf Ha aanage no AgpmaTHRe, Ha ce-
pepe no no Apase H gyHalo )10 ero yeTbn, Ha nocToHe BRJHOTraHH Ma.11ylo Aakno,
a Ha lore g0X0WeIJII4 HpHTa. H inunoqagH Bolo Ppernno. HepHog BpemeHH
OT 970 no 1025 rr. npencTaHaneT eamme 6aecTfmnie eTpaHmul HoeHHoft
HCTOpHH BH3aHTHH, HBHHHCI) B TO l« BpeMJ1 anoreem BH3aHTEACK0ii Hyab-
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Typia w HcxyceTsa. B 1018-1143 rr. am:Layman rpamarka Hula OT Bearpaga
yo IlIxogepa, a cersepHaH OT Bearpaga sykoJTh yHan BUJIOTh o ero CTML

B 1180 r. rpaHlina HmnepHH sce eme npoxoymna trepes Bearpag H no puce
gpase yo Ille6eHmakm (IIIH6eHHx), a oTTyyka HanpasagnaeL Ha 10I4 H w AgpHa-
TH e. JIHnn. nocne 1185 P. CO HpemeHH BOCCTaHHH BJIaXOB H 6oarap B Xaemoce
nog npegsogHTenbeTHom 6paTbes HeTpa H ACeHH gJIFI HmnepHH HaeTynnan
THntearle Hpemexa, RoTopme npHseaff H HenpepiasHomy cymemno ee cToJn.
o6mHpHisx pasee py6enteit. HpHmepHo mentyky 970 H 1185 rr., To eCTb B
TegeHme 6ox[ee yksyx Helms, BH3aHT/IFI, HaxogHcb Ha sepunme csoero soex-
HOVO H xy.nbTypHoro morynlecTsa, oxamisana cHasHetinkee BJIHHHHO Ha CJIaBITH
EmmaHonor° no.nyocTposa, a Tatum H Ha pomaHHaosamme traceaeHlle iipH-
A3rHaitcHlix semem3. OTcTynaeHHe sHsaHmtines sa )1-pilaf comiagaeT
knorraHcHeit netleHeros Ha aesom 6epery peRH. B 1057 F. nelieHeros CMCIIHJIH

TaHHM o6pasom, ogHospemeHHo c nplimiam BH3aHTIIRCHHM B03-
AeticTBxem Ha prnaHcycHR 113111I, Hatmaocb H BJIHFIHIle TIOpYCHHX Hapogort 1.

BH3aHTlitACHOe POCHOACTBO B go6pypice B 972-1185 rr. nogTsepat-
gaeTcH H maTepHaabHumx goxasaTenbeTsamH, smoneHHEamH apxeoaorH-
itecionsH HCCJIeTIOBaHHFIMH. 11HCJI0 30JIOTLIX moHeT paBHHeTCH HOITH 200,
a 6pollsoHmx cinarae 1000. OHH pacnpegemnoTen, HOIITH 6es nepeplasa,
OT HmnepaTopa HoaHHa 1.41MHCXHFI (969-976) yo Anexcefi III (1195
1203); MOINTLI &um HakykeHEs, raaBlIbIM o6pasom, ß caegyionmx neHTpax:
BHcepHxyne (rapsaH), Mantle, Tyahne H Tyane. B Ilnaunte 6biao HakkeHo,
32 MOIICTM, gaTHpyxanHxcH 1143-1195 rr, a B TpaHCHJIbBaHHH 201
moHeTa, oTHocHakHeen x 1081-1180 vv. 06akee 'THUM sHaaHTHftcxxx moneT
XXII BB. pasHHeTen no xpaitHeit mepe 1 732 nkTyxam; 0HI1 6bI3I1f Han-
geHEs Ha pyMbIHCROft TeppHTopHH, npoeTHpasmgefAcH OT 110HTa yo BeHrepc-
xork rpamanta. H BeHrpHH B XIXII BB. Hmeaa (Arm° e BnsaHTHeR rpa-
mug H TaloRe 6bina noyksepmeHa BJIHFIHHIO B113aHTIACKOR xyabTypia2 .

B igHHoreTHH, MaHranHH, HosHogyHyme H TomHce 6bLuo HatigeHo 73
amtDopm BliaaHTIltiCHOr0 IIp0HCX0H{geHHFI, OTHOCHWHXCH H XXII BB.
HetraTH 613IJIH HatigeHET B HosHogyayme (Heaxtra), gifflOreT1111, ROHCTaHTH-

1 V. N. Zlatarski, Geschichte der Bulgaren, I, Jletingur, 1918, cTp 72-79.
2 C. MOiSil, B Buletinul SocietAtii numismatice romIne s, IX (1914), 25; Arhiva

Dobrogei I (1916)1, 149; W. Knechtel Buletinul Societdtii numismatice romtne i, XVI
(1921), Tp. 10-12; I. Minea, Influenta bizantind In regiunea carpato-dundreand pfnd la
sfirgitul secolului al XI I I-lea ln baza inonetelor rdsptndite, B Buletinul SocietAtii numismatice
romIne *, XXVII XXVIII (1933-1934), Tp. 97-114; G. $tefan, Dacia le, VIIVIII (1937
1940), Tr. 421-425; N. Banescu, Les duchés bgzantins de Paristrion (Paradounavon) et de
Bulgarie, Byx"pecT, 1946, cTp. 106-108; I. Barnea, Relatiile dintre agezarea de la Bisericula
Garvdn fi Bizanf In secolele X XII, B Studii §I cercetdri de istorie veche se, IV (1953),
cTp. 649-651; I. adncild, B a Studii §i cercetdri de numismatica I (1957), cTp. 425-438,
II (1958), cTp. 417-418; L Sabdu, B Studii §i cercetdri de numismatica I), 11 (1958), cTp.
269-301.
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HHaHe H B611H91.1 Raaaparna. B143a1ITHRCHHe caliHiloame rHpx &um
OTRpbITLI B RoHcTaHHe H HoatioayHyivie. Y mbica A011011{KaH HaX0I1ITCH
ocTaTHH intyx BInaHTHRCHHX 6a3HHHH; Tam me 6bla o6HapyHteH HpacHabiti
PeaHmniainat/ HpecT. MimateeT)30 cpparmeHToa raaayposanHon HepamHHH
XXII BB. 6bIJI0 HaitHeHo B ARCHOHOJIIICe, liaHHHase, RapcHyme, AHHo-
reTHH, HoaHoHyHyme, IlpecHarge H Tpoemlice.

Oco6o CHJIBHOMy B119aHTntiCROMy BJIHHHHIO HoHaepraacb 6py ;vita,
BX0HHBIHaFI TOPHa B COCTaB HmnepHH. AyHall He HpegcTaaHaa 143 ce6H
HpenaTcTinae, a, Hao6opoT, cHopee FIBHFIJICH cpeAcTaom B3aHMH0140 C 6.1114-
HieHHH H 0911aROMJIeHHH. OH CBFIBLIBaJI BII9aHTHIO C 3anaHom H CeaepHoti
Esponort H HBJIHJICH mecTom acTpegiJnoxkeif ne paamax cTpaH 3.

ToBapbt 113 Hpyrnuax 1Ip0n3BOACTBeHHEIX HellTp0B HmnepHH, OCO6eFIHO
ROHCTaHTHHOHOJIFI H CaHOHnli, OTIIpaBHFIJIH Ha cesep HO Heym HyTHm:

no aoHe II 110 cyme. BAOJII3 HOHTlitiCRHX 6eperoa OHII HpH6Ensman Ha pymbm-
expo TeppnTopmo HpeatHe acero B MaHramno (Mangalia). HaHmeHo-
BaHme aToro nopTa II0FIBJIFIeTCFI B HaBliraIIHOHHIAX HapTax XIV H XV BB.

cDopme Pangalia, Pan galea, Pan gala, Pan galla, Pangalay, Pan guala,
Pangali, Pancalici. JIHmb B 1593 r. acTpetraeTcH Hbmenuma (Dopa Man-

MontHo Hpeanoao2HHTb, tiTo nocHeHHHH opa c M 6huia 6oHee
ypeBHe1 H 0611 eHapogHoit, TorHa Halt 4)opa e P ocHoahntaHaeb Ha BH-
8aHTIHICRHX HCTOHHIntaX, HoTopme HeaaJIH C6JIHMeHne MeHtHy 7CE6 <C» n
x,Y7A «HpacHaan» i IHCJIH HocyxcaeLoc. HanHcaHne e k amecTo g BO9MOHCHO
6bIJI0 06113aHo CBOHM HOFIBJI9HneM Tomy cbaRTy, HTO y Hailano HOTH3Hp0BaTbCH

paarosopHoil petrH. Ilpegno.HomeHHe o cylnecniosaHHH CB51311 e HopHem
caosa Kallatis RanceTca meHee BeponTinam4.

HaaBaHHe ropoHa HoHcTaHlua BcTpetiaenn aHaaHTHitcHilx nHcaTe-
aeti, Hanpnmep y lioHcTaHTHHa llopcImpopoaHoro, KeHpeHoca H jp. Bqiiopme
Kwvcrreorna. B HaBIlraHHOHHEIX RapTax IlbeTpo BecHoHTe, OTHOCHHHIRCFI

1311-1318 rr., gaeTcH cflopma Constanza c npoirmomeiniem Ifoucmauga.
Y Hpyrnx 11TaabHHCRHX HapTorpacDoa HmeeTea HanHcaHHe Constansa,Con-.
stanza, Costanza. B pymbnicHHit 113bIlt 9T0 HammeHoBaHHe nepeumo Ha B112

3 W. Knechtel, B sBuletinul Societdtii numismatice ratline *, XII (1915), cTp. 80
97 ; N. Bdnescu, O colectie de sigilii bizantine inedite, B Analele Academiei Pontine. Memo-
rifle Seaiunii istorice s, s. III, XX (1938), cTp. 115-126; P. Nicorescu, B Bulletin histo-
rique de l'Académie Roumaine *, XXV (1944), cTp. 95-101; I. Barnea, B s Studii §i cercetdri
de istorie veche *,V (1954), eTp. 513-530; A. Elian, Les rapports byzantino-roumains. Phases
principales et trails caractéristigues, B i Byzantinoslavica s, XIX (1958), cTp. 216: a Les relations
n'eurent ni l'ampleur, ni la continuité qui leur eussent permis d'dtre vraiment utiles pour la
civilisation roumaine, à ses rnodestes débuts s.

4 I. GrAmadd, La Scizia Minore nelle carte nautiche del medio evo. Contribuzione alla
topogrdfra storica della Dobrogea, Ephemeris DacoroTnana s, IV (1930), cni. 212-256;
N. Iorga, Istoria romlnilor, II, ByXapeCT, 1936, en:). 18; I. Barhea, B *Materiale i cer-
cetAri arheologice it, VI (1959), cTp. 903-911.
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aaHTutintoro, HO-BHM4MOMy B XXII BB., H ne HBJIHeTCH peeym3TaTom
BnyTpenHe# cf)0HeTIVIeCHO1 9BOJII0III4H, Tait Han o + n gun' 61:a u + n, a
a + n Amu 6b1 n. CaexkoHaTenbno, cam:, cano no ce6e He momeT cay-
HMV, aprymenTom B IIOJIbay Henpepmmoro 613ITOBaHHFI pomancRoro 3.11e-
meHTa B go6pygme 5.

HanaHHe Cyakma gaeTcH B HaBHI'aIIHOHMIX HapTax (1311-1318 rr.)
IlheTpo BecHoHTe. B HasHragnoHnbut HapTax HmeroTcH H cf)opmbi Selina,
Selinai, a B X B. y HOHCTaHTHHa HopcfHpopoAnoro EcTpenaeTen HanH-
caHne Selina,s H yitanataeTcH CyaHHcHHA pyHaH (Ipxov-raL eiç Tòv EaLváv,
elg Tò ro5AocvoupEou no-cop,o5 Xey6p.evou nacpocxXclatov), ognaHo Tam Hte H

oTomy HaaHaHmo npacoemmeHo H CJI0B0 «pena» (gXelhaelbv Eatvecv rcoloclibv).
H. rpemaga c6.anntaeT HanmeHonaHne «Cyaima» c naTHHeRilm salinae n
noaaraeT, tITO °Ho oanatmeT « coaeHaH BoAa» (laguna salifera), nHTHpya
H HalfecTBe TonommHtfecHòii allaaorHH Tuzla, osHattaeT no-TypenKH
«COJIb». 0 ;wait° c.noHo Sulina BH3aHTHftcnoro Hp0HCX021M311H51: no cpeg-
He rperiecHli crOci;vcc osHaqaeT «Rana.; Tpy6a». Ho HoHorpetiecRH acatvecpt.
umeeT ovnAca «gbimoxoyk, HogocTotman Tpy6a, HaHaaS; oHo nepenmo B
6offrapcmdt 113bIlt (cyAunap «aeAHHan cocyabHa») H B pymbincHati (sulinar
«Hakim, Tpy6a, HO HoTopog TegeT Boga»). CJIOBO ac..)Xv, a B BHHHTejIbHOM
nagente crOvhvcc, B cAmicae «HaHan, Tpy6onpoHow, BcTperfaeTcH y repo-
goTa H y CTpa6oHa. B caammo-pymbnicHllx goxymeHTax XV B. sulinar
oaHatiaeT «BO A011p0B0 A» 6.

TOT (f)aHT, B XI B. BH3aHTHRCHH1 CDJIOT perynapHo naaBaa
gyHalo, BLITeHaeT H3 OXIHOr0 yHOMnHaHHFI B peaHrHoaHoornicaTesabHoft
RHTepaType: B 1HII3H30IIHCaHHH CBFITOPO ItHpHana Ha mecTexnta Omni,
pacnozionteHnoro Ha cDpaRHticHom no6epentbe IloHTa asHcHHcnoro, HeAa-
*UCH° OT KOHCT8HTHHOHOJI5I, paccxammaeTcH, B )1HH el:weft MOJI0gOCTH

CBSITOR npocaymna TpH roa mopHHom Ha gpme : B gynaticHne
HpenocTH, no geaam, a Horga nx RoHtraapi, Honspamaauci. Aomott»
(árci,74op.kv rcoore eiç TeC nap& Ac'evoOLv cppayt,oc SLec Tom npayp.ovssEacv xoci

clvúaocv-req cdreip incoaTpicpotav oixocae) 7.

HammeHosaHHe nopTa Ropa6HH, pacnoRomeHHoro Ha gpme HpOTHB
yeTbH pelin Hump, TaHate yHanameT Ha CTOSIHIty BH3aHT/ItiCHOr0 4).noTa.
Cam° HaHmeHoHaHHe npoinnuto paubme R pymmnam epes caaHHH, a saxpe-

5 GrAmadà, re. cott., cTp. 220, 238-239.
Konstantine Porphyrogenitus, De administrando imperio. ByAanemT, 1949, cTp. 9,

90-100; GrAmadA, yn. cote., cTp 244-245; I. A. Candrea, Dictionarul enciclopedic Cartea
Romtneascei t, 1931, s.v. ; Damian P. Bogdmi, Glosarul cuointelor romtnefti din documentele
slavo-romtne, ByxapecT, 1946, cTp. 106; N. P. Andriotis, Dictionnaire étymologigue du grec
moderne, A4mum, 1951, cTp. 247.

7 X. acmapeu, B ntyptiame sBil3aHTIIRCHFIVI Bpemeintuto, IV (1897), cTp. 378-401
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5 IIPFIMOE BH3AHTHIICHOE BDI4FIHHE B PITIDIHCHOM 3131)1HE 349

1114.310Cb OHO, "me COMHeHHFI, B peeyabTaTe ToproHoft nenTenblIOCTII B
XX I I BB. 110/A B.TDIFIHHeM BH3aHT1111 B.

O RanatbaTe B nonymenTax ynommHaeTcH one H1400 r. B XV B. TM
HaXOXIJICFI Tamontemnat TlyHHT. 3TO naananne upninno IpyMblHaM ne
gepea reHyeageH an6o Typon, a cyawcmosaao one BO HpemeHa nnaaH-
mnticnoro rocnoncnsa, T.e. B XXII BB. Benn owe nponcxontneHne HO
apa6cnoro Huata (oltaaa(Da», ataaaa4)» cmasmeaTb nopa6.ab cmono/A,
DO pyMbIHCHH a Cd/dfattli), C.110B0 BOHM B rpetfecnna BH3aHTYSICHOI F1313114
(X0tX0cpc'enlq, KsacupecreLv), wraammennti (kalafatare), nposaucanbount (cala-
fatar ) , ncriancifint H nopTyranbcnnti HabIltH (calafetar) , Typenn
(KadtaOarn), 6oarapcHnit (na,ta0am) H cep6oxopHaTutnit (kalafitam).
14M11 cylnecTHHTenbnoe KcacapecrrK oo6maablnalounnt cmonofto TIOFIB.TDIe TCH
B nonymeHTax enw no VI B., a H 1051 r. BcTpetraeTcH co6cTeeHHoe HMH
Fe6prog 6 KcacapecnIg 9. "Y HDISHTLI XonnaToca HmeeTCH raaroa xoOtoccpx-
Ti ELV co enationtem «HOHOTIaTHT13 namlleti H cmaamHaTb cmonog mean
mentny nootamn Hopa6an». PacnpocTpaHeHne caorta B CTODb o6ung-
Hom apeaae Hmeno mecTo one sanonro xko npnxona Typon B EBpony: ono
OCyllteCTBHJI0C13 tlepe3 mopnHoH B113aHTH1kCHOil nmnepHn lo.

Tononnm giraglatrit B6J111311 HaaacPaTa CTaBHTCH B CBF130 co CaoHOM
v.ocr1Àal3Er% 4CaHOBHHIt DO Hopa6anm, nannTaH itopa6aert», ynocTonepen-
HUM ;Ian XI B. KeHaymeHocom. ECM,' 6h1 nneaHniticHoe rpeqecHoe c.nono
11130118110CHJIOCb Han omaglavitis», Torna c6anntenne MOINHO 6biao 6111

11p14HFITb BO minmanne 11.

goRasaTeabcTBom HHTeHCHBH01k AellTeRbHOCTH BliaaHTIACHOr0 tfono
Ha yHae B XXII BB. FIBJIFIeTCH II coxpallenne CROBa ataoç 441110T» B
pyMbIHCHOM F131311te (stO/ 4CTaFI rintn»). CJIOBO 611RO oftnenaponnbim 14

coxpaHnaocL c aHTI4t1H1IX Bpeen no conpemeHnoro rpeqecitoro Hamna.

K. Dietrich, 13 Byzantinische Zeitschrift i, XXXI (1931), 46; N. Iorga, yic. cott.,
II, cTp. 293.

9 Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, collecta ediderunt Franciscus
Miklosich et Josephus Miiller, I IV, Berm, 1860-1890, TOM V, CTp. 7.

I° Nicetae Choniatae, Historia ex recensione Irrunanuelis Bekkeri, Bonn, 1835, cTp.
717, 24; E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, re14ge1Ih6epr, 1908, TOM I, urp.
470; M. Triandaphyllidis, Die Lehmviorter der mittelgriechischen Vulgiirliteratur. II1Tpacc6ypr,
1909, eTp. 147; Iorga, yn. cog., II, cTp, 293; M. Vasmer, Russisches etymologisches
Wòrterbuch, rei1Deab6epr, 1953, mom I, cTp. 614: Osm. Kalafat . . . . ist wegen der
geringen Seettichtigkeit der Osmanen besonders ungeeignet, als Quelle der russ, Wiirter zu
gelten eher kommt griech. Vermittlung in Frage s.

n Cecaumeni, Strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus, etig. V. Vassi-
Itevski V. Jernstedt, IleTpononb, 1896, cTp. 97: iTiparrev cersby p.zyyXo:fiiiTly ;
N. Iorga, Geschichte des rumitnischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildun gen, FoTa, 1905,
TOM I, cTp. 195; A. Graur, B Bulletin linguistique *, VI (1938) (Tp. 155, pAyxL1(3Crric
tortureurs.
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hpoHormik HaablBaJI (PROT aT6Xov vliLv, HO B TO Me Bpemn H npOCTO aT6X0v 12.
B 968 r. HmllepaTop IIHH4op alokta ropopHT o cygoxogcrBe, HaH o MOHO-
110J11111 csoeti Hmnepkm, a B XI B. IiellayMeHOC 1111raa, tITO 441JI0T 3T0
ropgocm BaaaHTHH» (6 am6Xoç icrt(v 36Eot `PcxyAvExç) 13. To o 6CTORTeRb-
CTBO, CROBO trróXog He BOILIJI0 B apomyHcHoe Hapellkte, B 6oarapcitHil,
cep6cHli1i an6aHeitHii R3bIHH, T.e. B H3NHH Hapo)oB, Haceaknougtx But-
KaHCRIlit nonyoerpos, a JIHILlb B pymmHcHHti, 3aCTaBRFIeT Hae npegnono,M4Tb,
tITO OHO npkututo Ha cesep OT igyHaft C BOCTOlia, 110 BogHomy tryTH BmecTe
C BililaRTHRCHHM timoTom, a HMeHHO B TelleHHe XXII BB. kfTalt, CROBO

aog gazo B 1103AHem JlaTHHCHOM Flablite stolus , coxpaHHBukeeekt H
HTaRbRHCHOM (stuolo), npoBaHcaabcHom gmaaeHTe H B cTaponenaHcHom Habme
(estol), B TO Bpemn Halt B pymbnicHlift F131)1H OHO BOIHRO HertoepegerBeHHo Ha
BH3aHTiliiCHOPO. Cllegyem OTMeTHTb, 11TO 9T0 CROBO coxpaHH.11ocb B pent,'
npH6pentHoro Hacenemull, BHyTpH me HOHTH11911Ta 14C1193.170. C pymmHamm
CBHElb yeTaHomknacb no ,gyHato 14

Ho cylue Becbma BaHtHbIft nyn, men H3 KOHCTaRTHHOHOJIR B AgpHa-
Hononb, Hm6on, Hpec.naB, IllymeH, Paarpag H Pyce, a oTryga nepea yHall
H OT AntypgHty Ha BpantoB H Aamaue. 3To aka cambrli HopoTHHa IlyTb
apmHft, HO B TO }Re Bpemkt OH CJITICHJI H JEVIFI pacupocTpaHumg TOBap0B,
Hgeti H nereng. FIpmapHH H IJHRK Hmeall o61anHo Hamgmik cHoero noxpo-
BMTUIFI, T.e. eBFIT0110, HX o6eperaKagero, H tiyHtecTpammix ToproBgeB
6mao ropaago aerne coxpalmn. B HaMHTH HMH CBFITOr0, =rem HacTokngee
HasBaHHe coollnercTsynngeti MeCTHOCTH. Hankmakt C IX B. B BoarapHR
pacripocTpammcki HyJIBT CBFITOPO reoprHH, HCX0AFIBIIIHR 113 KOHCTaHTHHO-
110J1F1 H pacripoeTpammundicH oTryga yeTI/H AyHakt. BR3aHTIltiCHaFI ccDpa-
rHennta cmgeTeaLellnyeT 0 TOM, HaH unworto aTOT HyRbT 611 pacnpocTpa-
HeH B CTOJIHIle H Ha Bcem 11p0TFInfeHHIet liMueplIll. BCTpeTHBLUI4C13 C 9THM
knmetmem HpecToHot 1b1 Hanaall BoecPop: bracchium S. Georgii (nponHB
CB. reoprkm). Y Hpo6aToHa, H BOCTOKy OT AgpHaHononkt, npoTeHaer
pekta CB. reoprim, a B ROHCTaHTHHOHOJIe, FIM50He, BapHe FI HpoBagHH
6man gepHBH, noesingeHHhie cB. reoprkno. HaitoHeg, HanaHHe ropoga
)12HypgHty, Hatt Ti konmoro pyHaBa AyHaticxoll AeHLTbI, Tame HanomHHaloT
0 TOM me CBFITOM. reopritescHoe ropno AyHan, HaamBaemoe B gpelmocTH

15 Procopii Caesariensis, Bella . . . recognovit J. Haury, Jlefirmtir, 1905, Tom
I I, 20, 1 ; III, 2, 31 ; III, 5, 1; III, 6, 1.

Barnea, Relatiile . . cTp. 645.
14 G. Murnu, Studiu asupra elementului grec ante-fanariot In limba romln6, ByxapecT,

1894, cTp. 53-54; 0. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, Ilap mu, 1901, TOM I,
cTp. 358; slot t groupe, nude en face du byz. crr6Xog flotte* montre aussi une altération
sémasiologique, mais ... facile it comprendre ; C. Jire6ek, Geschichte der Serben, Wien, 1911,
Tom I, cTp. 185: s Die byzantinische Flotte . . . im 7. 8. Jahrhundert die erste des Mittel-
meeres s.
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7 11111MOE BH3AHTMRCHOR BEHHHHE B PITMLIIICHOM 113EIRE 351

`Ispòv crT6I.Lcc«cHHToe rnpao» nni ;Re xcabv crT6l.t.ac «HparmHoe rHpao», oTmegeHo
HapTe HbeTpo BecHoHTe B1311-1318 rr. nog HaaHaHHem s(an)e(t) Georgi

HRH Georgy. Tan Han HaaHaHHeSan Giorgio He HmeeTcH B FITDMEDHHCRIIX Hogax,

A011yCTIIMO IlpeJAHOMOHMTb, 11TO 14T3J1bHHCRIle mopsnul 133FIJIM DTO HaHmeHo-

HaHne OT BI133MTIlitHeB H IlplICHOCO611J1K R enemy ;malty ynte cyalecmpo-
'nee HaHmeHoHaHme (6 grog redvyLoq). TaHmm o6paaom, 6oabnioe t/HCRO
mecTHocTeit C HaHmeHonanHem CB. reoprkiti, Hain4Hafi OT H0HCTDIIT14110110JUI

g0 yeTbn gyHan, TOCHO CB113DHO C Henpepbumbim ABIDROHMOM mogeft
MX maTepHammax neHHocTett, yita3b1Baff Ha °gm 113 HaH6ogee Hpyrnnix

nyTeit 11p0HHRHOBOHIDI B113DHTHRCHOft ToproBaH H HyabTypbx B Hanpaa-
.11eHHH PyM131HHH 16

KyJIbT CB. gMHTp11/1 B Caaommax ocTasHa caegbi B TOHOHMMHM
BILTIOTI, ;AO Caam H ,gyHDH. B Cagoinntax 6bigo ogenb MH0r0 macTepcxxx, B
HoTopmx HcHycHme macepa o6pa5ammaari megb, acmes°, o.goso 11 Biage-
..11b1BaJIH cTeHaHHHme HageaHn; cioga Ha HpmapHH, HoTopme oprainntoma-
BanHCb Hantgylo oceHb B geHb cs. gmHTpHH, noRpomman ropoga, co6H-
panHcb nynnm Ha BoarapHH, CHH4H1H, KaHHaaa, rpenHH, ErHnTa, HcnaHHH,
raameni H repmaHHH. B ogHoti aHom4mHoit xpomme XII B. turraem cae-
gporgee o6 DTOM onTH6pbcHom npaagmute (LopTI): Ha Hero TeHyT pexon
He TOMbRO 0 5bIt1Hble maccm MOCTH131X HcHTegeti, HO H J110AM C paaHmx cTopoR,

oTosclogy, rpeHH, mxcHeHR (6ograpm) H3 6gamatiumx meeT H pasamiTHme
Hapogbi ltame OT HcTpa (AyHan) H gane H3 CRIMI)HH» 16. 06mgait ycTpaa-
BaTb nogo6Hme HpmapHH pacnpocTpanHacH Ha ceaepo-aanag. B flpHgene,

oHpyncHocTax moHacmipa TpecHoHex, Hafttgyio oceHb HaHaHyHe gam
CBFITOr0 )111114Tpliff, perygapHo yeTpaHHagach HpmapHa. Cnonge npegcTaH-
InTa co6o1i aHatnne.gbabni Toprormil neHTp, H HoTopom BcTpegaaHcb Hyngm
rpeHH H cep6b1. Bbnue nogoninie Bapgapa HaxogHaocb mecTegno AHma-
TpoHo(MHTpoimga)HoaHHHmee B 110AO6HbIX Hte DROHOMIPIOCRI4X yCJI0B1IFIX

B CB11311 C npaagHoHaHHem CBFITOr0 MHTplin. B HOBHM Haaape Ha pene
146op, npwroHe Mopaem, HEIXOAHJICH xpam cHnioro H emerogHo B ero ;:kenb
yeTpaHHagacb HpmapHa. B gperfflem CupmHyme (Hbnie MmTpormna), Ha
Case, B XI B. cynwTHoHaaa nepHoBb CB11TOr0 AMHTp14/1 H enterogHo yeTpali-

16 Acta sanctorum . . . collegit Ioannes Bollandus, editio nova curante Ioanna
Carmandet, HapmaBinocceas, 1845, Novembris III 615 d Bracchium S. Gergii --= fretum
Bosporus; C. Jiredek, Geschichte der Bulgaren, Iipara, 1876, cTp. 32-33; K. Dietrich,
a Byzantinische Zeitschrift o, XXXI (1931), eTp. 51-54.

16 Timarion, 5, cTp. 171 (apud Th. L. F. Tafel,De Thessalonica eiusque agro, Berlin,
1839, cTp. 228): Zugel: yap ire minty Oó p.6vov cdyrdx6.cav 6)0,o; xcal t6,:cyeviA, &XX& xa/
7recyTo0ev xal romok, 4.EXXiivcov Teo evecavvexo6, Muatav Tclio napooco vTtev yivn 7CCCVTOSCL7ret

nuTpou trixpr. xccl xus0t.xfjç . . A. Ellissen, Analekten der millet- und neugriechischen
Literatur, Jlettngur, 1860, TOM IV, cTp. 41-186; Bliaalininumn Epereeuukut *, VI
(1953), eTp. 357-386.
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Bum", Hpmapaa. HaimHen, Ha ;Irma, HammHite mecTetnta Cmegeposo,
Haxogainerocn H BocTony OT Bearpaga, HCTOJIHOBLIBaJlOCE. HeTapom Cnonom
Ran caaanHaanpoaaHHoe HMH Ciamegpy (Cymegpy), o 6paaosaHHoe oT Sanctus-
Demetrius.

3acayamaaeT 6bITb OTMelieHHLIM aneci. H TOT (tatty, 11TO B 1186 I'.
BJlaXH 113 Xaemyca nocTponan, no pp-cm:town:tom HeTpa H ACellHFI, Hep.
HOBb, HOCB511110H11Y10 CBFITOMY gmxTpliio, 11TO CHOBa ynaabtaaeT Ha CaJlOHHHH

a Ha ero aHameHnTylo Toproayto H pegarnoaHylo Tpagngino. Tannm o6paaom,
H3 CaJlOHHHOB BH3aHTTACHafl npommingenHan ripoArigHfl H nynbTypa
pacnpocTpaHn.ilach Ha ceaep no goanHam pe n CTpymal, Mopaabi if Bapgapa,
Aoxonn gyHan kt OpomaHnaoaaHHoro HaceneHng aTHX mecT 17.

HOHCTaHTHHOHOBb 6bla mecTom acTpetin mentgy A3Heft H Esporroff,
memgy AcDpanoti H HapogamH CeaepHoro llpngepHomopbn. JJo apa6cnott
aitcnaHcnn BH3aHTHH amega cammit moryinecTseHHatti cbgoT Ha Cpegnaem-
ROM mope H HOHCTHIle rocnoncTaosana Ha BOJ. Hoene nimaxona Ha Bajl-
HaHCHHil nogyocTpoa CJIaBHH gpeam4f1 nyabTypHLIti getup Ha BoccPope
coxpaHnn caoe xoafriicTaeHHoe H anoHomntlecnoe aHatieHne, fIBBFIFICb nep-
BIJM 11 ayaLTypHizam ropogom HaqaabHoll anomr eaponeticnova
(Deogannama. in IX X---- BB. CJIaBFIHe 11pHHI1J111 XpHCTIlaHCTBO H BOTHJII1 B

HenocpeACTBeHHOB conpunocHoseHne C anaawrkulcitog nwrepaTypoft, a
anocaencTane B TetreHne pa Benoa HaX0AkIJIIIeb name non BaanbittecT-
Bom BliaaHTnn. Ilepea minimum pacnpocTpaHnaacb H nyabTypa, nepexogg
OT onHoro Hapoxka gpyromy. B XI B. Ha Teppwropnn nmnepnn npontnaann
rpenn, caaanHe, manegoHcane pymhumt, an6aHnm, apmftHe, Tyrant, POTLI,
aaapal H T.J. ROHCTaHTHHOHOJII, 6131.11 l'JlaBHLIM nponaBoncTsemmtmgewrpom
TOr0 apemenn, B Hem HaXOWIJI0C13 MH0r0 MaCTBPOICHX H TM BOTp011aJIHCb
ayngEs co acero mapa. Pa6aH BeHanmam Tygenacnnit onncEaaan TryTentecT-
BIM 113 ilellaHHH B ilepyCaJIHM, (mono 1155 v., oTmeimeT B caoem AlleBHHHO:
413 Hero cTenaloTcn gaff TOprOBJIH HyllHbl 113 BaBHJI0Ha, alkmapa (Mecco-
HOTHMHH), Megmr, Hepcnkr, Ernwra, XaHaaHa, POCCHH, BeHrpmt, HaTan-
Hamm, Xaaapaa, Jlom6apnint H CuPapana (Mcnamtn). 9To inymmaft, ge-
Roaoft ropo), B KoToplat npu6bramoT TOBapb1 HO up:Le H no M0p10 1130 acex
cmpaH. He cyinecTayeT B mnpe ropoga, HOTopial momeT CpaBHHTbCfl,
Ham, momeT 61/1Tb pasae Darnall BeanKan icpenocm mycyabmaHcma» 18.
B npngyHaticane npan BH3aHT1151 BLIBO3HJIa inepcTfnme, JILHHHLIe, xgon-qa-

" Nicetae Choniatac, Historia I, 5, cTp. 485, 9-10; C. Jiraek, Staat und Gesellschaft
im mittelalterlichen Serbien. Studien zur Kulturgeschichte des 13.-15. Jarhunderts, Berm, 1912,
TOM II, cTp. 56; P. Skok, B s Zeitschrift für romanische Philologie s, XXXVIJI (1914),
crp. 552: Smeredovo, germ. ung. Semendria, ist wahrscheinlich rum. Simedru, Sumedru

18 M. V. Levtchenko, Bgzance des origines à 1453, lIapirm, 1949, cTp. 165; I. Barnea,
Relaliile . . . crp., 661-662.
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To6ymaamme H luenHonme THaHH, nypnyp, nparoneHHocTH, nrpynnin,
knemnyr, CJIOHOBTO ROCTh H T.J. 0Hanocpenmatrana B Hmnopre npfnmocTeft
c BOCTOH3 H opraHnsomanana nponamy npenmeTon pocHonall FOCITOACT-
Bpouvend Hmaccam cpenn caannif H pymmH ".

B Te npemeHa. onHam 113 OCHOBHISX npenmeTos TOprOB.TIPI 6LIJI mum.
Ha cnoeit ponnHe, B HHTae, oH 6Ean HanecTeH aa 5000 meT no Harnett aphr,
a oTTyna nocTerreHHo pacnpocTpaHmacH nHa aanag. B IV B. H He 60ab-
miIx H07111113CTBaX ero 11p01f3B0 AH7111 B HepcHH H B KOHCT3HTHH0110713 20,
a npif IOCTHHH3113 TOprOBJ1/1 C HHnHeit H HHTaem yaempnr.nacL, HO 06meH
ocymecninfincH trepea nocpencTno nepcon H Toaapia 6L1711/ IlpenLitraftHo
noporH21. HoaTomy B BH33HT1110 npHneaall 111371HOBWIHLIX trepaeft H opraHH-
Bopaan Hp0H3BOACTBO maim B 6o.rmniom macinTa6e. Co HpemeHem OHO
nOCTHNIO 6o3Tbruoro pacnaera, H He TO7113H0 B HOHCT3HTHHO 110713, HO H B

OCT371131102 nac TH HmnepHH, a HmeHHo B A.IITHOXHH, THpe, Beilpyre H Te6e.
Eynytm rocynapcmeHHoft MOH0110711ieit, 11p0H3BOJICTBO inemta CT3.710 o AHOit
H3 HaH6onee aliTHBH131X H AOROAHLIX oTpacmett BH3EWTHACHOR npommumeu-
HOCTH 22. Bce ne ;Immix° 6m310 npoftTH MH0110 713T, Holm mecTHan npommu-
MeHHOCTII 61i31a B COCTOFIHHH nonphinaTh Bce nymnbi. B X B. yHte pa6oTamo

Hopnopannit (iieTocEorcpcicrat,), HO 7111111b B XI H XII BB. 11p0H3B0 ACTBy
'Henna ynaaocb nOCTHrHyTb 11311Bb1C1113140, BO3M0 7HHOr0 Torna paamaxa 23.

AHTHIMMe rpeHH Haabinanu Cepec (pzq) aanaTcHntA Hapon, aaHH-
manninfAcH 11p0H3BOACTBOM maim, B noTopom HLIHO MLI nnpane BH JEkeTli
nHTatinen. l'penH naamnann Tamite cep (ci,p), a B mHomecTaeHHom trHcae
cepec (crijpeq), meaHonnrmmx trepPett. HplimaraTeabHoe cnipock, 1,, -6v
o6o8Hatramo cuemHonuti», a crilptx6v 'memo cmhica aneanonaH onentna 117111
Timm». Cmono Boma° H JraTHHcnilit 113131H B Gilopmax sericus, serica, eerie UM

acconimponaaoch co CROBOM seta «acme», noponns supamtenueserica seta
aue.ilx». (Dopma seta (c HanacaHHem H saeta) Boma° B naamaTenllik

19 N. Iorga, Formes byzantines et réalités balcanigues. Leçons faites à la Sorbonne, Hap mat,
1922, c Tp. 23; Ce nouvel Empire n'a pas été une autre forme de l'Empire continental romain ;
il a été une thalassocratie, une domination de la Mer, jusqu'à l'apparition des Arabes ; K.
Dieterich, B Byzantinische Zeitschrift s, XXI (1931), cTp. 50: s Zusammenfassend können
wir sagen, dass das ganze ostbulgarische und westserbische Gcbiet als die eigentliche Domäne
des griechischen Handels in byzantinischer Zeit zu gelten hat ; A. A. Vasiliev, Histoire de
l'empire byzantin, 11apm, 1932, TOM II, c Tp. 138.

29 A. IluryrrescHao, «Bmaaramfiemafi Bi emerinnr,»X (1956), c Tp. 3-8.
Hennig, B s Byzantinische Zeitschrift *, XXXIII (1933), cTp. 295 a czeg. ; A.

ThirynescHan, B sBnaanTrificrtritt Bperitemmo XXVI (1947), c Tp. 184 a cmeA.
22 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, 2. Aufl., Mimixell, 1952, c Tp. 62.
23 W. Heyd, Ilistoire du commerce du Levant au moyen-dge, Zetingnr, 1885, TOM

II, c Tp. 12; I. SakAzov, Bulgarische Wirtschaftsgeschichte, Eeparrx-Jlefinumr, 1929, cTp.
43: t Der bulgarische Adel lernte von dem byzantinischen den Gebrauch von Seidenstoffen
und kostbaren Mänteln. Tervelerhieltim Jahre 705 aus Byzanz seidcne Kleider und rotes Led er
als Geschenk ; A. Philippson, Das byzantinische Reich als geographische Erscheinung, Jlefingur,
1929, c Tip. 17 n 52; L. Bréhier, Le monde byzantin, Mimic, 1950, TOM III, cTp. 212-213.
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HOLM (saita), 14TanbHHCISHVI (seta), capgoaorygopcxHit (seda), pHrammcHHil
(said a), cDpainlyaciudi (soie), upoBaHcanbcxliti H RaTaffoHcHHti, mcnaHcHHit
11 nopTyraahcHHit (seda) H311{H. HpHaaraTem,Hoe serious -a, -um gepes
HaTHHCHITA F13131H pacupocTpammocb cpeAH repmaHumx Hap0A0B B impHog
paHHero (Deogaalisma H ocTammo caeg s cTapoaHranticHom Hamm (sioloc),

ceBepHom cTaporepmaHcHom (silki) H BepxHem cTaporepmaHcHom (silecho),
a oTTpka nepemao it sanaAHLim H ceBepHilm caaBHHam (pyccHoe tue.tm,
yHpaHHcRoe H 6eaopyccHoe WAX, gpesHepycciiHiA XIII B. Uni&X)24. HTalt,
3TO 6131JI OJIMH H3 nyTett pacnpocTpaHeHHH 'Hernia, RoTopmit MOHSHO Ha3BaTb
cpeAmemHomopcHHm H mnagHo-geHTpaabHo-cesepoeBponeficHHm.

Ha ilec-raEa pogHnocb aaTHHcHoe caoso mataxa «HHT13, nytlen, el:maim,
MOTOR», HoTopoe BeTpetraenn age BO II B AO H.3. y HooTa JITIHJIHFI, a saTem

Tpy;Aax apxHTexTopa BIlTpyBHFI. gOna3aTe.nbCTBOM Toro, TO CHOBO

mataxa B aTOM cm:Jule 6bu10 JE(eRCTBHTeJ11:)H0 o6HAeHapoTtHi1m, CJIyHtHT H
TOT (flanT, HTO OHO coxpammoci, B p0MaHCHHX H3bIltaX C Tem me EmageHHem, a
HmeHHo B HT3J1b/IHCHOM (madassa), capxko-HammtgaHeacHom (madam), cTapo-
4paHHy3cHom (maaisse), npoBaHcaaLcHom (madaisa) 14 HaTaaoHcHom (medeixa)
HapeqHHx, B HcnaHcHom (madeja) H nopTyraabcHom (medeixa) Hamtax. Home
TpeTbero Bella Hameft aphi y lopHcncoHcyabTa MapiwaHyca H s RoAexce
(DeoxkocHH nonBaneTcH 49opma mataxa co sHatieHHem «Heo6pa6oTaHHLiti
memo>, HoTopaH He coxpaHHaa B gaabHethulem TOT me CIVILICJI B p0MaHCHHX
F131,1HaX. H3BeCTHO, 11TO Tam JE(HH HOHFITHH <ammo saRpermaoch CJIOBO seta.
HMIS, MOHSHO CHHTaTb, HTO B sanagHom RaTHHCROM 113LIIte HmeacH 6oaee
cTaputt caoil CO CJIOBOM mataxa 011,1TRa, nytieH, MOTOR», pacnpocTpaHeHmam

o6weHapoAHi1m; cymecTHosaao Tame 14 6wiee Hoaxwee, npHinexkuiee Ha
BidaaHTHR Hac.noenne meta.xa co EmageHHem memo, HO o6meHapoAHLIm OHO
He cTaao. Hapog rosopHa seta Hail seta serica. B Hpexkeaax BHaaHTHR-
CHOR HmnepHH mum HanmaacH cryipm6v, Ho e Hattaaa VI Belo. s TeRcTax
see =male noaHaneTcH caoso ¡ikTaEoc. liorAa rosopHaocb o imam, TO ;lance
HpOn011/11i tryBCTBOBaJI IWO 6X0IIHMOCTb naTb paamicHeHHe, TO ecTL cgeaam
rnoccy, a aTO oaHailaao, t1TO caoso [LivocEcc s cmucae «mm» Hasaaocb
HenpaHHALHLim: h ykrecEct, & ç etdkccal,..cilv ka.troc kpyececrkcc, .hv ncacci
"Da-ilveç M718txhv iXciXOUV, TCCOV a al)pocip 6vol/gouatv. «Ilium, Ha ROTO-
poro o6bitmo geaaeTcR oAemuka H HoToprilit rpeitH HorAa-To HaabiBaJm
Allacx-hv Tenepb HanaHaeTcH alputilv »25. B VI sexe oHo ripHHHao cliopmy
grOCEOC BcTpeqaicnnylocn y HoHecca angoca H MeHaHApoca, (I)opmy 1.2.crecEtov
y Rocmaca HHAHRomneycToca H IDOpMy taTocEov y HeonaaTomma gamac-

24 W. Meyer-LObke, Rumtinisches elymologisches Wrlerbuch, rei1enb6epr, 1935,
um 7498; M. Vasmcr, REW, III, 387.

25 Procop. Bella, I, 20, 9.

www.dacoromanica.ro



31 IIPSIMOE BH3AIITHRCHOi BJIHRHHi B PYMIAHCROP/1 FI3bIRE 355

xnoca. HoagHee ero ynoTpe6nemie soapacTaeT H 1/kTgoc CMHOBHTCSI /MC-
ThIM H 06hp1H1Im sbipanceHnem. B cepegnne VIII BeRa BCTM y (DeoiDaHa
tPopmy pkrcEEK, HapfigyC opmoit LATocEcc. B peayabTaTe cDopa lie-recEtov, a
BO MHOMeCTBeHHOM I.LeTgLOC, pacripocTpaHnsach B BH3311THRCI-tOti anTepa-
Type Hapagy c, npoqnmn (Dopmamn, Tora Halt cpopma arp,x6v cinTanach
apxangecitoti. Mcncem CIIHT3T13, tITO dr5opa i-LeTecELov 6bina o6ineHapogHoti,

Tax itax ee nmeem H B Hosorpegecitom Ramie (p.st&E"). Ho elíopa 1.1.e.recEtov
eoxpaniac If B 102RHOti HT3AHH, B Bose (matcittsi, metcittsi) H OT-
palm (matattsi), 6ygrin aaseaeHa Tyga B VI B., BO !Tema BH3aHTIAC-
}tor° saagbPrecTsa. LIepea snaaHnithies cflopa MHO aRecTReinforo glicaa
p.ErecF,Lcc Bouma , B X XII BB., H B pegb pomaHnanposaimoro HaceneHnH
npigyHaticHnx o6nacTe1t H gum pymbnicitylo cl'opmy matas. rpopmbi
matase, mittasi H3 apomyHcHoro H cl)opa matasi B meraeHopymbnicRom
Hapetnin FIBJIFIIOTCH cpegHesexosbnin, Torga Halt (Dopma mitacse y apomyll

Dimpa 6biaa aanmcTsosaHa 113 HOBOrpelleCROM R313Ilta. BoraTcTso npona-
BOAHIAX B pyMMHCICOM 51313Ille (matäsar, mittiístirie, matasica, Meitd80.9),
sax H JIHIIHO3 HMH Matas, sacsngeTeabcTseHHoe B MOJIJEI0Be B 1428 r.

B MyHTeHHH (Matasa) B 1645 r., II0I133bIB310T, 11TO CJI0B0 mata,s4 BOLIIJI0
pymbnicHnii R3111t, secbma seponTHo, B TetieHlie XI Beim, Horga rpaHnna

BH33HT11i4CHOft rninepu npoxognaa no AyHaio. B CJIaBFIHCRHX TCRCTaX,
cTapopyccitom H B 6oarapcsom H313Ilia% noHnTne «memo sbipantaaoch

caosom iconparea, a s ccp6oxopsaTcHom (Konpeita HJIH Konpuita). Giros() aTo
TonityeTcH 'tax mecTHoe. CaegosaTeabHo maxims csasHHe npiiHHan ;Ina
nos fITIM «ine.gx» csoe co6cTseHHoe, 6ome ApeBHee caoso, He noaanmcTso-
Bast oT rpexos IlitotEcc 14,Tu4 ii.cTgtov, itax 3T0 cgenaao pomaHnanposaHoe
Haceaemie. 9TO 6LIJI emopori nymb 'maim B Espony: c BocToxa gepea BR-
BaHTI410, pomaHnanposaHHoro HaceseHnH npngyHaticitnx cTpau 26

Toprosme CBH3I4 memgy BnaaHTHeti H pomaHnanposainimm Hace.aeHnem
ripngyHaticHnx cTpaH B XXII BB. aacsngeTe.abcTsosaHm pigom TOprOBLIX
TepmnHos, coxpaHmsunixcH B pyMbIHCROM H3LIRe. CJI0B3 3TH He ocTasnan
csegos B H3I311{3X 1011tHbIX CJIaBFIH, HO coxpaHmancb B pybILIHCROM Ramie,

26 Procop. Bella, I, 106, 7; II, 546, 19; Anecd. 25, 14-21 Elitism Tei .rijç ver&E-r,ç ;
Ioann. Lyd. 163, 8; MLnanci. 295, 23 ; 302, 9; Kosm. Indik. 90 c Lov, 445 d, 488 B
Theoph. 276, 4; 494, 13 v. TccE, cc ; Laon. Chalk. I, 4 'rpEcpci x6pcx ti.vrgocv xxXXIcyrilv
Troioup. ; Lucil. 1992 eodem deferat . . . . plumbi pauxillum rodus limique mataxam ; Vitruv. VII,
3, 2 mataxae tomice ; Marcian. Dig. XXXIX 4, 16, 7 species pertinentes ed uectigal . . . melaza,
vestís serica vel subserica ; Cod. Theod. XII, 20, 13, sericoblattae ac metaxae . . . publice
murice linguebantur ; Is i d. Orig. XIX, 29, 6 mataxa quasi melaza a circuitu scilicet filorum .
F. O. Weise, Die griechischen Wörter im Latein, Jlefirmar, 1882, CIT.. 459; G. Rohlfs, Ely-
mologisches Wörterbuch der unteritalienischen Griizilitt, ramee, 1930, 1371; Th. Capidan, Megleno-
romtnii, ByxapecT, 1935, II, cTp. 185.
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necRom 113b1110 B Toproetax, peJIVII`HO3H131X JI1160 10pHAIPleCIIHE Rpyrax H paHo
BouTenundi B pymbnicuret Remit Toproemm nyTem28

rpennam etpp3WV, B BHHHTNIMIOM nanente cippx[3(7)voc oaHanaeT Ha
aHT141/HOM rpetrecRom Hume «aanaToR, aBaHc, saaor», a1160 «nonapRn
nomonexe, To qTo gaeTeg npn o6prieHmu». 06a sHatreHna HCEOWIT 113 Top-
roeoil ccfoepEa, HO CO epemeHem oHn paegeauance H H30J1Hp0BaJIMCb: C nepeem
eHaneHnem CJIOBO COXpaHHJI0Cb B pymbnicRom 313131.110 (around, arvoncl,
arvoand), a CO BTOpb1111 B apomyucRom HapeiTnn (artivoancl, arvund). B
HoeorpenecRom (Ceppocf3c7)va.) coxpaHunoce Tamue B cmacue «nomomuta,
nonapun R HOMOJIBRe», 11TO HaTanuneaeT Hac Ha npennonouteHme, 11TO 3TO
CJI0B0 B0111J10 B apomyHcRoe Hape143 113 HoBorpetiecRoro F13131Ra, B TO epemn
Rau Ha ceeepe OT ,AYHa13 OHO pacnpocTpaHHaocb TOprOBbIMH nyTamm B
enoxy, npeninecTeponmo XVI B., 6ynrud saceuneTem,cTeoeaHo B gpeeHeit
pymbmexoft anTepaType C 11p0H3BOJAHESMI1 (arvuni, arvunire, arvunit, ar-
vunitor) H riacTeyn B H3MelleHHFIX O + ??, > 1.4 + n 113 JIaTHHCRHE one-
meHToe, Rau bona > bundlUIFI Hte no ApeeHecuaemicuu Rau .40.toca> tuned.
Bee OTO 1103BOJIFIeT C'11,1TaTb CJIOBO arvunit aaHmeTeortaime 143 BH3aHT14tiCROr0

eTaporpeqecKoro H3bIRa, uoTopoe nepenhao B pymbnicRHti Toproeum IITM
erne no XIII B.29.

Fotos (C 11p0113B0)/HISM11 folosi, folosin(ol, folosire, folositor) au)
cTapoe, o6neynompe6nTeneHoe caoeo, ecTpenaumneecH go XVI B. 'OpeXog

II0J1b33, npeHmyalecTeo », 110F113.11HeTCH B nouymeHTax IIIV BB., a H
enaaHTuticuom rpenecRom 113131110 ecTpenaeTcH /I B qi/OpMe cpsX6g, Bee COM-
HeHHH o6igeeapogHoff (Hapfi)y c peXcaec[Levo0, ontyga OHO B cDopme fotos

nepenino B pymbnicHlitt 113111( mile no XIII B. (bedlam «noabaylocb» B 6oa-
rapcRom 513131110 Taume nonnepaRHeaeT npennoaonteHme, 'no Hana.nbHoe o-
°imam eine B rpetrecRom Hamue, Ho accumnannuu -e- B -o- morna 11p01430/iT11

peayabTaTe TOprOBOR CBH311 3°.
Frisos (C 11p0H3BOAHLIMI1 prisosi, prisosealei, prisoselnic, prisosing,

prisositor) Taunte cTapoe H ofteHapogHoe caono. 01D BOILIJI0 B py-
MLIHCRIIii /13bIR He 143 Hoeorpenecuoro, a Be eneaHTuticRo-rpegecuoro

" E. A. Sophocles, Greek lexikon of (he Roznan and Byzantine periods, Hmo-nopit, 1900,
cTp. 77; Dictionarul limbii romtne, ByxapecT, 1913, s.v. ; C. Geagea, Elementul grec din
dialectut aromln, B i Codrul Cosminului *, VII (1931-1932), cTp. 205-402.

Inscriptiones antiguae orae septentrionalis Ponti Euxini, graecae et latinae, IIeTep 6ypr,
TOM I, 32 B 34 ek Toòç ecppa3t7)vok ciniSoTo rrehrra TeC gpycc ún5 xhpuxoc, oibia, III sex
g. u. a. ; F. Preisigke, Wbrterbuch der griechischen Papyrusurkunden, Bepann, 1925,
cTp. 215; F. Miklosich, Die Fremdw6rter in den stavischen Sprachen, Bella, 1867, cTp. 3;
A. Philippide, Originea romtnilor, FIccm, 1928, TOM II, cTp. 73; Th. Capidan, Arorntnii,
Dialectal romtn, Studiu linguistic, ByxapecT, 1932, Grp. 165.

80 Preisigke, II, 214; G. N. Hatzidakis, Einleitung in die neugriechische Grammatik,
JIeftnuur, 1892, cTp.147; H. Tiktin, Rumtinisch-deutsches W5rterbuch, ByxapecT, 1903
1925, s. v.
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TOprOBLIM nyTem, Bep0FITHO B XI JIH60 XII BB. B apomy}wHem HapeqHm, B
60a1'apcHom H aa6ancHom Habmax OHO OTCyTCTByeT. B cep 60xopnaTcH0m
acTpetmeTca B cTapmx peaHrHoaHmx TeHeTax npHaaraTeahHoe periso «JIHIII-
Met, 06H3IMILIFD, a B AmaaeHTe presosa #XBaTHT, gOCTaT011110», OJEkHalt0 OHO
ne npoHHHao B HHTepaTy-pHmt narn H He marina° nnwoHoro pacnpocTpa-

IloaTomy npeAcTaanHeTcH ogeamnimm, TO CJIOBO npmnao B PyMLI-
HMO HerrocpegcTaeHHo H 6ea cep6cHoro nocpeniurtrecTaa. HpHaaraTeabHoe
rceptaak qacTo acTpetmeTcH B noHymeHTax VVI BB. CO mageHHem 46ora-
TbM4, H3JfluIllHHL»,Hapene nepfxrak HmeeT TM CMLICJI HanpacHo,.
TIHeTHO», a y BH3aHTI4tICHIIX Hte aaTopos Home VI B. TracTo oTmetimoTca
cylnecTHHTeabHoe 7CEprzaztoc, nzpÉcraeop..a, 7CepLcractíatç Bce co aHatrenHem clao-
6H.Tme, HaammeH», Han m raaron nepcaaelSco «Hmelo H 11806FIJIMH, HaaHmecTae»,
Haprzu C npHaaraTeabHiam 7cepcaa6q, --h., -6v 406HJILIILIti, 60PaTla, 100611-

JIbMilif>> 31.

Scafcl (axácpoc) mepeaHHHLMI cocyn, trauma, HOBIIIHR» BOIIIJI0 B py-
MLIHCIGIR HabIH Ha Bli38HTFinClioro, a He Ha cospemeHHoro rpetxecHoro, B
HoTopom oHo HmeeT npyrofi cmmca crx41, axeccpLov «cine Art Schiff, oco-

THU Hopa6aH». PyMbIHCHOe CJIOBO Hapomme H HOHBJIFIeTCH B
cTax XVI ki XVII BB.; oHo HmeeTcH H B apomyHcHom 11merneHopymmHcHom
gHaaeHTax (scafa"), a Ha rpegecHoro BilaaHTHT7ICHOPO npoinntao m B sanaykHo-
pomaHcHHe B CTapOHTaJILHHCHHit (scafa) H cTapo4copaHuyacHint
(eschafe) « Schalle». B cTaporpettecHom HamHe CJI0B0 axec,r) «BLicHo6neHmatt
cocyA, gepnaH, HonnaH» noHanHeTcH B AoHymeHTax alma B Hatmae Harnett
apm; y BilaaHTIACHHX aBTOpOB OHO npogoamaeT HMeTra TO Hte allatreHHe,
no ox(HospemeHHo paaaHnocr. H sHaiieHme 4nbukoa6aeHHIA Hopa6mo>. B
nepHom CMLICJIe OHO coxpammoch H B IO2RHO HTaJIHH, B PeTPHHO (skafa),
OTpaHTo (skafa), H B CHHHJIHH (skaffa) 32

CJIOBO Tdcycatpov, BO MHOHteCTBeHHOM *IRMO -ccircrspx oaHaqaeT «memoH
C Hopmom yna Honianeft» H aacromeTeBbCTBOBaHO ;lag X B. B 6onee
nomem rpegecHom Ramie acTpequoTcH cf)opmEa tátaTpo, -rpectaTo, Tp;alov
AoHaamnaloulme nbinaAeHHe y H meTaTeay p Ha noqae rpeqecHoro Harma
B OTHOCHTeJILHO OTTkaaampo anoxy. BllsaHndicHo-rpetrecHaH paaHonHg-
HocTb oTpasHaaci, B a.n6aHcHom HaLIIte, re eTpetiaem4OpMbI traste,
trajste H strajste. (Dopmm apomyHcHoro nHaHeRTa (trastru, trastu, tastru)

81 M. Vasmer, Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen, Bepaan, 1944,
cTp. 114; I. Popovid, Grcko-srpske lingvistieeske studije, B Zbornik Radova s. Vizantilaki
Institut, Srpska Akademija Nauka, III (1954) cTp. 117-157.

82 G. Meyer, 13 elndogermanische Forschungen s, 11 (1893), en). 441-443; P. Papa-
hagi, Quelques influences bgzantines sur le macédo-roumain ou aroumaip, B a Revue historicfue-
du Sud-Est Européen o, 11 (1925), eTp. 185-196; G. Pmeu, Dictionnaire étgmologique. macédo-
rournain, Ficchr, 1925, TOM II, cTp. 4; M. Vasmer, REW, III, 70.
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15 HPHMOE BH3AHTHHCHOE BJIHHHHE B PYMNHCHOM H3bIHE 359

OTHOCHTOJIbH0 cTapht H paasHaFici, HenocpeAcTBeHHo H3 BH3aHTlifiCHO-
rpeqemoro Hamm. (Dopma meraeHopymbnicxoro Hapetilla (traistur) noxam-
BaeT 6oaLmoe cxogcTBo C pymmHcRoft otiopmoil (traistd). Ha pyMbIHCROVO
9T0 CHOBO pacnpocTpammocb Ha cesep: epea HaczyxoB H Me.11KHX
ToproBgeB oHo nonaao B pycHHcxxii, HonbcitHfi H 6eaopycomit (tajstrax)
11313111/1, HO He OCTaBHJI0 caexkos y 1071{11111X CJIaBHH H y BeJIHHOpOCCOB. I4Tax,

It wry OT gyHaft AJI11 pymbmcitoro 113b1Ha oTmetfaeTcH HpHmoe BH3a11THHC-
Hoe BaHHHHe; tITO me RacaeTcH pyamcxoro, noabcRoro H 6effopyccitoro
H3b1H0B, TO Emecb MIS HmeeT ;lea() C HOCBOHHbIM npoHHRHoBeHmem epes
HocpegcTso pymbnicRovo Hamm 33.

Hapngy, CO C3I0BaMH, 11011aBIIIHMH B pymmictikr2 11313111 ToproBiamn
lryTHMH, BcTpetraeTcH pHA CJIOB BOOHHOr0 11p0HCX0711gel1H51. A 3T0 AOICa3b1-
BaeT conpHRocHoBeHme BH3a1ITHACHOft apMHH C pomaHHaHposaHmam Hace-
ReHHem B XXII BB. ToT (DaxT, tITO TartHe caoBa yitOpeHHHHCb H coxpa-
HHJIHCb B pyMNHCROM H3bIR O HacTomHero BpemeHH noxamBaeT,
pomamempoBaHHoe HaceaeHHe 6N110 B HHX saHHTepecoBaHo: aH6o Hmeno
Haxylo-To BoeHxylo opraHmsatuno, 11H60 3aHMCTBOBaJI0 OT BH3aHTI1itHeB
npeilmena, HasmBaemile noxko6HmmH TepmHHamil. CJI0B0 cort Hmeaocr,
XVI B., HO B apomyHcRom AHa.irexTe evo HO 6bIHO, Kau evo HeT RH B 10/HHO-
CJIaBHHCHHX, 1111 B aa6aHcHom 113bIlfaX. OHO HpoHcxogHT OT BinaHTIdiCEO-
rpeqecicoro (x6r71, x6p-rEç 4tentorium») H pacnpocTpammoch Ha ceBep
OT ,AyHaf1 ITO Bceit TeppHTopHH pymbmcitoro 113131Ha, a OT apA11RI3CRHX py-
MESH nepeinao B BeHrepcludi 1131111 (kort) co sHatieHmem «aoHT» 34.

CROBO CUOUrd 4110J1119H CO cTpeffamin> He HmeeTcH HU B apomyHotom
RHaaexTe, HH B 101HHOCJIaBHHCHHX Habixax, Ho cymecTByeT B aa6aHcliom
(kukure). Hall pymmill, Tax II aa6amAta MUM 9T0 CHOBO OT BH3aHT1iIAI1e13
MHO AO XV B. B BllsaHTliftcHo-rpeqemom SIMKO CJIOBO xoúxoupov, BO
51110711eCTBOHHOM TIHCHe x06xoopoc, Co aHatieHHem «Roattax co cTpeaamm>
ripe AcTaBanao co 6oti o 611.mA TepmHH H Hmeao umpoxoe pacHpocTpalleHHe 35.

C t50pmaabHoti Totlim apeHHH CHOBO flamura momeT ripoHcxogHTt
HenocpeAcTBeHHo 113 IIaTHHdllorO flammula «He 6ommoe Haamfi, He6omanoe
8Hamn». H3 HaTHHCH0r0 CJIOBO nepenino R BH3aHTH141am (B (Dopme cpXclvoupov,
a BO MHO7HOCTBOHHOM VHCHe cp4oup7), 11pegeTaBJ1F111 co6oft HalmHaH c VI
Bexa oftleHapogrmiti TepmHH,H Tkomao x(o HonorpegecHoro Babilla. K py-
muHam oHo nepeilmo, BepoHTHo, xtepea BinaHTHtigeB 36.

38 C. Diculescu, Elementele vechi grecefti din limba romtnd, B e Dacoromania a, IV (1924
1926), cTp. 394-516; Meyer-Liibke, REW, 7656.

" N. DrAganu, Rondnii In veacurile IXXIV pe baza loponimiei fi onomaslicei, ByxapecT,
1933, cTp. 323.

35 Triandaphyllidis, 148; A. Thumb, B a Indogermanische Forschungen *, XXVI (1910),
c Tp. 8.

38 Triandaphyllidis, 38.

www.dacoromanica.ro



X. MHXDECRY 16

143 nepcHgcHoro (aebe) pago DOM() B Bllauuraituto-rpeqemnit
CHOBO 4.(3Ce ciaHgbipb, 6poHH, }MALI:Tyra», Hapfrgy C nporissogHum CfC13c7C10;

KC Hamulpem, c Maw!Vat»; o6a OHH sacmigeTemicTsosamtt erne B VI B.
gepes BH3aHTH1lHeB OHO nepeingo B epeAtleBOROBLItt JIaTHFICKHR HUSH B
ifiopme zaba, B an6aucHint zave H B pymbnicHirit za (BO MHO)ReCTBeHHOM

zale). Hs ag6aHcHoro, B HoTopom BTO mom) oaHatiaeT «Hpniftily Ha
Bonze c opyninem», oHo 6Lino aamicTsosaHo apomyncimm guaaexTom (zavli
4sacTentHa»), B TO spew' Halt Ha cesep oT ,gyHaa pymbniam OHO 6Ligo nepe-
gain) H3 BrisaHunIcHo-rpetiecHoro B csoem nepsoHatiaabHom sHatieHHH,
sepoRTHo eige go XIII B 37.

B XXII BB. mien° mecTo H gepHosHoe BJIHFIHHO Ha pomatmanpo-
saHHoe HaceneHHe nHchmeinibim nyTem H tiepes miiccHoHepos. Caegos aT0r0
BJIHHHHFI HeMHOPO, HO OHH COXpaHHJIHCb He TOJIbRO B FI3h1Ete, HO H B

meHTax Tex spemeH, pacripocTpainisumx ero H gaabuie sa Kapnana.Blisaii-
THficHoe naagiatiecTso Ha gyHae BILTIOTI2 )10 3aHapnamn B TetieHtie HOIITH
gsyx seHos 06yCH0BHJI0 mum:HA ROHTaRT H 03HaROMJIeHHe. CHOBO 11.CCVEtX
CO sHatieHHem Hpocm» sacinigeTenbcTsosaHo ente B III B. flko H.8.
B IV B. Harnett apu BeTpetmeTeff shipantemie [Lavta Iporro; 16e3ymHe Juo6-
sio>, a y xpucTriaHcHlix nHcaTe.geit qaCTO BeTpegaeTcH cmLicae
4epeci), OTCT3TIIIIHtIeCTB0». 311atleHHe HpOCTI.» COXpaHHJICH AO HOBO-
lipecIeCROM H 6bIJIO, BHe COMHeHHFI, Hap0AHIAM, B TO spemH Halt 8HatIeHTle
4epecb» nilpHymiposano, Hai( TexHHttecitHii TepmHH, B 'AspHosHbix Hpyrax.
PymbnicitHe poTanismitgecitHe Teiccmi XVI B. HmeioT OpM c -n-, a He
C -r- ( 1), =no yitashisaeT Ha He06X0AMMOCTb HeXOAHTb H3 noagllerpegeutoft
(DopmEl, a He Ha npegnogaraemoro naTHHcHoro mom mania. BH3aHTHRCHoe
CJIOBO BOIHHO B an6aHcituri F1313IR (Wen°, s apomyHcHkiti jAkianexT (amebae) H B
pymbnicimit 5131.IR (minie), HO He pacnpocipannaoch B nmpomix Hapoginffx
CJIaBFIHCHHX CHOFIX R IOI OT grim 38

CJI0B0 òpy-h «rHeB, o6Hga, gocaAa, HpocTh c npoHaHocHmbni Han i,
IIpOHHH1I0 B ripHunaftunte cualna CpaBHHTeabH0 1103A110, a HMeHHO HOCJIe

VI B. riepes nocpegcTso xpricTHaHcHoit pezumm. B rpetrecHom nte HabTRO
CJIOBO otTaJloch B 06I.AeHap0AHOM HOJIb30BaHHH BILIOTb O Harnero gpe-
meHH. B gpesmix cep6cmix goHymeHTax 1186-1196 vv. nogBageTca orgb-
gija e TM Hie sHageimem, HO TOJIbRO Halt sammcTsosamie H3 BH38.11THiteRO-
rpelleCROM Wilma, a He B nagecTse o6HwHapogHoro smpaHteHHH. Uryie,
urg'ie H3 aporayficHoro H orgi, urgi Ha an6aHcHoro 6buni samicTsonaHht

37 G. Meyer, Etyrn)logisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, BITpace6ypr, 1891,
cTp. 481.

Presigke, su.; A. Rosetti, Mélanges de linguistigue et de philologie, ByxapecT,
1947, eTp. 431.
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17 11PFIMOE BH3AHTHHCHOE BJIHHHHE B PYMbIHCHOM f131,IHE 361

113 HOBOrperleCHOr0 Hamm, B TO BpemH Halt B03H141{H0BeHHe pymbmeHoro
caoBa urgie OTHOCHTCH H ropaaAo 6oJtee pamiemy nepHou, qem XIII B.
Ho o6paagy urgie B HepHombrx Hpyrax pow/men mama urgisi (Ha 6pyí o),
aopHeT 6prax) C 11p01f3BOAHIAMH urgisire, urgisit39.

TaHme BO3MOHCH1IM FIBMIeTCH H BH3DHTHRCHOe BRHHHHe B 0 6JIDeTH
cfiaopm H (Dayabz. C.TroBo mina <<mHTa» He momeT HeX0)114Tb H14 113 aaTmicHoro
mentha, HH Ha gpemecamBHHeHoro mama, HoTopoe npmiteao 6b1 H *minta, a
copee paammoch Ha (J.Eve.oc eige xko XIII B."

Cinma mul, MU/61 143 apomyucHoro Hapelum, mula Ha meraeHopymbm-
CHOVO AmaaeHTa Hp0HCX0AFIT 113 MVIus, mula, BO HOCBeHHLIM uyTem, no
HTDRIJIHCHOtt JIHHHH, 1411age HeabaH 6b1J10 6131 0 61HCHHTI3 coxpaHeHHe molt-
raacHoro I, HoTopoe Hopmaamo HpeBpaigaeTcH B -r-.hire, mlare,
mblare curl» paammoeb H3 B143aHTHRCH0r0 [1,00X4cpt 41.

CaoBo omida, no-apomyHeim un'idä, BeTpetmeTcH B Aperamx pymbmc-
HHX TeHeTax H B ocHoBe evo JIeH{HT rpetteeHoe CROW 6 p.Eacq «Haemomoe,
rpmayMee x.ne6Hbie aepHa», saeBHAeTeabeTBoBaHHoe y TeochacTa H FecH-
HHoca. HHTepecHo OTMeTIITI), TITO rpegeemdt apTHIUM coxpaHHaen B py-
mbmeHoft cDopme; XOTH ApyrHe Hoxko6Hme HpHmepbt H OTCITCTBrOT, DTO
Bee me momem 61311.13 o6sHcHeHo. K pymbmam CROBO ripmnao HOBOJIMIO 1103A-
HO nocae VI Beim, a B HoBorpegeeHom He coxpaHHaocb 42.

Ho BH3DHTHACHOD Ba1411HHe 11p0FIB1UIOCb B PyMLIHHII POpD3A0 CH.TII,Hee

HOCBeIHILIM nyTem, epea CHaBFIH. EIHD B VI B. CJIDBFIHe BOMMI B HOHT3HT
rpeHamH, a B ganbaeitmem 6eenpeprABHo 0 6.11T3J111 pFutom C HHMH, B TO

BpemH Haft pomamnoBaHHoe Haceaemere HaxoltHgoeb cesepHee H 6bino OT-
AeaeHo OT rpeHoB HomnaHTHEam maccamH caaBfm. Becbma xapaHTepHo,
TITO cgeammbre eaaBHHamH y BllaaHTHiMes 3aHMeTBOBaHHH nomiiiTkaabme
H Gum TrepeAallbt H gpyrHm Hapoxkam, Kau aa6aHHam, BeHrpam, pymbmam

caaromam BocToTmort H CesepHoft Espoubt. TaHoe HBaeHHe AoHaaboaem,
qTo cosAaHHaa BH33HT11eit HHB/1.11143a141F1 COOTBeTCTBOBaaa H 61,131a Heo6-
xoTmma gag Tex BpemeH, oHa paenoaarma H HmBytreti maTepHaabHoti

39 P. Skok ,B C Slavia s, IV (1925-1923), crp. 3U; A. Fbsetti, Istoria 1imii romine
ByxapecT, 1962, mom II, cTp. 69.

49 Papahagi, pg. con., cTp. 192; Capidan, Meglenoromtnii, I, cTp. 85.
41 Miklosich, Fremdwdrter . . . cTp. 38; Philippide, Originea romtnilor, II, cip. 41;

A. Ernout A. Msillet, Dictionnaire itymologigue de la langue latirte, Ilapnue, 1959-1960,
cTp. 708; St. Mladenov, Emumo.aoeunecnu u npaeonucen pennun na 6b.aaapcnun ems,
CocInia, 1941, cTp. 295.

42 Densuslanu, y. con., I, cTp. 557.

4 C. 4223
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6amit, EBJIHHCB HocpegHHHom mentgy Ameti H EHponoti, 'mum 6oraToe
HgeonorkmeeHoe cogepntaHHe I no.nbaoBanacb 6031bmi1m HpecTlintem, Hax
eAHHCTBeHHafi lirmansamm 6epentHo COXHliBfflH 11031110CTE.10 aHTH4Hoe
HyahTypHoe rpeHo-pHmeHoe Haenegxe. Hora 06FiTaBill1e BoHpyr %max-
THH Hapogm ConiaJIH cBoHm Tpygom exoginae marepHaabHbie yeJloBHH HcH3HH
H pa3BHJIH HoBize ripoH3Ho1eTHeHHBie OTHollieH1111, Torga nosiBilaaCh H y
HHX lioTpe6HOCTE, B cooTHercmpolgell Hgeonorkm; o6oeHopaHHe H HCToti-
HHH cHOlix 0HHHaX0ikkiJIHB BH3aHTHI4cHo1i liTie0a0rHH. HO CylHeCT-
BOBaJ10 He TOJibH0 Hgeitrioe 061.HeHHe, a HapHgy c HHM Becha aRTHoHali
CBH31, B 06JiaCTH TOprOBLix oTHomeHuuÍ, Hrpainuasi 11pe3Bbizia2H0 BaHillyia
porn,. TOT CriaHT, qT0 BH3aHTH1CHafi TepmHHOJI0rHil B 06JiaCTH TOproBJMH
no gummy pHgy npommainemmx orpacneit pacnpoeTpaHHffach H HeHo-
Topmx carialix cpegH Hcex 6anaaHc1atx HapogoH, HpoHHHHys H ¡anee Ha
ceBep, HoHaablHaer, BH3aHTHric1CHe Hp0Aylvibi, oithiT H CJIaBa oXBaTia-
Bairn o6mHpHLrii reorpacfmtlecHH2 apean. Ha gpesHerpegecHom Hamte cnoBo
scá[Lovroç omagano <<TH2Heam1k Tpyg, yeHnHe», Ho B TO ;He Bpemil H «on.riaTa
Tpyga». 3T0 CJI0B0 HaX0gHm y romepa, oHo gum oTmeqaeTCH B goHymeirrax
HoHHa aHrwiHoro Hpemems y u BinaHTHACHFIX nHcaTeneit. Berpeganoch
oHo C TM Hte CMLIC.Tiom 11 B CpegHem p0i1e (xdctloc-rcv, a BO mHOHteCTBeHHoM

x&p.ovrcc), B Horopom nepeumo H gpesHecnaHrmeHlitt Ham( (icamama,
lcamamo), 6oarapcHliti (lcamamo), cep 6oxopHaTeHrdi (icamama sacHHge-
TenbeTBOBaHHOe Jig 1348 r.), pymbmexHit (eamettit), gpesHepyccimil (Ica-
mama), aa6aHCHilit (kamate) H BeHrepeRniA (kamat). B pyMbIHCROM
3TO CHOBO gasHee H 061HeyrIOTpe6HTeabHoe H HmeeT MHor0 rip0H3BOAliblx:
edmatar, carnet-tat, ccImaliiresc, colmaltirefte, etimittgri, ceimaldrie 43.

CJIOBO felie npurniio B pyMNHCRIdÍ JIBBIR BepOHTHo qepe3 TOproBJHO.
HCX011H 113 JiaTHHCHoro offa «Hycox», ymeHMHHTeabH0e offella epes HH-
BaHTHReHoe txpDat.ov OHO paCiipoCTpaHHJI0C1, B gpeBlieC.IMBHHCH0M (0e-

6oarapeH0m (0U.41Z3), cep6oxopBaTeHom (g5e.autin, g5u.autis), an6aHcHom
(felS), HoHorpetiecHom (pa) H pymmHcHom (felie), a TaHnie B apOmyH-
CHOm H merneHopymilHcHom gHaneHTax (firje). (Dopma cpai(ov) HmeeTCH B
BliiiaHTHRCHom rpeqeCHOm H osHaqaer «HyCOH mfica, xne6a, Chipa H
B pymbmeHom Hume aTo CJI0B0 amiee H HoBCemecTH0 paCiipOCTpaHeHHOe".

CHOBO ieftin BCTpeqaeTCH BO BCeX pymbIHCHHx iklianeHTaX H HmeeT
CX01111y10 4)0pMy B 6oarapeHom (eemun) 11 Cep60X0pBaTcHom (tteemun,
fie0mun), B HoTophiX OHO 1113J1HeTCH 0611eripHHHTLIM. OHO IICX0IIIIT 113

BH3aHTHRCHoro eikalpk, ei)47)v-hç 46narogeHeTBy101414k, 6orarbift, gemeinaft,

43 Preisigke, I, crp. 753; Miklosich, Fremdagirter . . ., 23; Berneker, I eTp. 476.
" Corpus glossariorurn Latinorum, JIettnivir, 1888-1923, TOM II, crp. 390; I. Popovid,

Zbornik Radova. Vizantilo§ki Institut *. Srpska Akademija Nauka, 11 (1953) crp. 199-237.
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83HIHTOITHL111» H BOHIJIO B pymmicHnit 118131H npn nocpeAcree CaaBFIHCHOr0;
CJI0B0 OTO B pyMbIHCHOM Huata crapoe H 0611leynorpe6nreabnoe, }mear
nponaeo iefteni, ieftenire, ieftesug, ieftindtate, ieftior45.

B goHymenrax nepaiax neme Hameit apu CJI0B0 XEL7rELV nme.110 H

HenepexoAnbill CAMICJI 40TCyTCTBOBaTb, OCTOBaTbCF1 cnapymn». y BH3311-
Tkulotoro nncarean VIII B. Tecnbaneca eme° XsT.tin.q °anulan, «negocra-
TOR, 6egnocrb». 06a BTH C.710133 pago pacnpocrpannancb 110 o6unipn0m1
apeany BApeanecaanancHom Hatate (iuncamu), 6oarapcHom (Iuncam
«nctieaalo, ymnpaio», Aunca «HeAocraqa>>), cep6oxopearcHom (iuncam,
Auncamu «nctreanyrb, OTCyTCTBOBaTb»), an6ancHom (lipsern, 40TCyTCTBy10»,
l'ipsi «nexkocratfa») H pymbnicHOM (lipsire, lipsit, lipsí, lipsi). OTOT

repmnn HCII0J1b3yeTCH B HommerplecHnx cgemtax H B011Iea B pymmicHnit
H3bIH elle )10 XIII B. tlepe3 CaaBSTH".

Hog CJIOBOM ?Arpa B gpermerpetrecHnx 11 BH3311THRCHI4X TeHcrax
nonnmaercn «moliera onpegeaennotif TH/HOCTH», a Taima «mapa o6sema an6o
THIHOCTH>>. CJI0B0 BTO 11p1411FITO B roprome H BOHIJI0 B gperniecaaamicHnik
nahm (i&umpa), 6oarapcHnit (iumpa), cep6oxopearcHn1t (iumpa), pymEan-
CR14/1 (litrcl), aa6aucHuft (litre) n TypenHnit (anrpa). B MonAose <orina»
pm:aman', 322 rpammam Hall 389 mmunanTpam,a B MynreHnn 317 rpammam
Hall me 320 MIIJIHJIHTpaM 47 .

06nwe HaartaHna ;kan «apomara, aanaxa, ykyxoe» B 6oarapcHom, cep6o-
xopearcHom H pyMBIHCHOM fl3b1HOX rpelrecHoro nponcxonmenmn, a 3TOT
(DaHT montar 6131T13 HOCTaBaell B CBH3b C Topron.neil lip1THHOCTHMH,Horopan
Humo:, =lepes nocpegcreo BHBOHTHH. OT Hopwr i.cup-npentge mero
mmeem m,ir, mirui «mnpo», «nomaaarb mnpom», o6paaosamme or caoea ir.úpov,
BomeAmero B pymmHcHnft 113bIlt 113 gpeenecaaamicHoro. CJI0B0 up*o
«emana:talo Ayxamn, ymy» ocraenao caeg B cep6cHnx TeHcrax XV B.
(mupucamu), B cep6oxopeaTcHom emite (mupucamu, mupucam) H B apomync-
ROM Haperimm (an'urdzescu), c u nponanoclimbim Hax 10,IITO }mear macro 14 B
rpelleCHOM nabme. Caos° LLÓPI.aL.L «cmaameanne gyxamn» 6biryer B Apea-
neCJIaBHHCHOM H 6oarapcHom 113121113X (mupwma), B pyMbIHCHOM (mireazmd) H

apomyncHom AnaffeHre (an'urizma). Gime° tiupea.o, Ilupd.nco, aopncr étOpcoax,
coxpann.noch B peenecaasencHom (mupocamu), 6offrapcHom (mupocam),
cep6oxopearcHom (mupocamu), aa6ancH0m (miros), pyMbnICHOM (mirosi)
summax H menneHopymbnicHom Hapermll (miruses). OT CJI0Ba mirosi B

45 Berneker, I, cTp. 455; K. Dieterich, B i Byzantinische Zeitschrift », XXXI (1931),
.cTp. 336; M. Vasmer, Die griechischen Lehnwiirler im Serbo-Kroalischen . . . , clp. 71.

44 G. Meyer, yn. cou., cTp. 247.
47 Acles de Laura. Edition diplomatique et critique par Germaine Rouillard et Paul

Collomp, Hapmu, 1937; 1, 28; 16, 26; 49, 13.
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pymburcrrom Imbrue Hp0H3OHIJI1 miros, mirosealtt, mirosenie, mirosire,
mirositor. OT BIIBBHTMACHOr0 p.upcatcc ((Arm npH nocpegcTne CJIBBFIH-
cRoro cy@tHruca -ertue nozryturnocb mirodenie, oTparnnuneecH H B IOHSHO-
CJIaBITHCHIIX H3bIltaX (Amp°Ouits, dstupoi94tion). PacripocTpaHerme BTIIX CHOB

o5nurpHom apeare cHHgeTeabcTriyeT o umporurx macinTa6ax TOprOBJIH
6JIBr0B0HHHMH, OCylHeCTB.TIFIBIlietiCH nepxosmo H ripegeTaBHTeJIHMH rocnog-
cumornero H.11acca 48.

Hpruneguree.c BocTorta (atiwaHcrioe vrize) Hammenosamre pica pac-
npocTpannaocri Ha aanag npH nocpegcTne naTHHotoro Hamra (oryza, liTant.-
HHcrioe riso, cppamlyacxoe ris, a.nmanmucoe rize), a Ha BazuraHax
trepea HHaaHTHricrurft rpetrecHrril 11311II£ (gper3Herpe4ecxoe 6pgac, cpegHe-
BeHoHoe 6pgcov, cTapocep6cRoe opua, cep6oxopHaTcxoe opu3, a.n6aHcHoe
oriz, 6oarapcxoe opus, pymmHcHoe orez, cenepHoe apomyHcHoe oriz) 49.

VI Hem nepen npm3o3rram o BocTorta, Ho ero n0Tpe6arram He Epee-
TbilHe, Tax Hart Heim 613i1a CHHILIHOM maraca. Thrum B XIXV BB. OH no-
nytnra 6onee inHporroe pacnpocTpaHerme, XOTH H npogoantan ocTanaTricH
AOPOrl4M H ncTpetra.acH Ha cTone J1111n1 y 8B2EHT0THILIX grogert. Ha aanag
cooTneTcmyrontee CJIOBO nprrargo trepea aaTHHCH14:14 11313IIC (piper, HTBJILHH-
CHIIii pepe, gaamaTHHcHer pepro), a Ha Burnam.' trepea HmaaHTHficrurit
rpetrecrurn (TmT6p),). 0Ho aacrargeTeaLcmsoBaHo B gpermecaagrrHurom (mi-
ner)), B cTapocep6cHom (nunep, 13 1350 r.), 6o.grapcirom (nunep); an6aHcHom
(piper), Honorpetrecxom (rcinépt.), pymEnrcrrom (piper, B 1413 r.) H3BIHaX H
apomyHercom Hapetnin (piper, kiper). ToproH.na nepnem oco6enHo paanrr-
nacr. noun XII B., a I`JIBBHbIMH TpalIBIITHINIMH gag Esponm nyiniTamir 6bIJIII
ROHCTBIITHHOH0JI13 11 CHHOHHHH. B pyrarinicrarft }MIR BTO CHOBO BOHM
go XV B 50.

sHaaHTHricHom rpetrecRom Hamm 6Lino o6hrtmom, nmporto pac-
npocTpaHemoirm CROBO 7CETTOC eiI0611bIti xne6, nmpor». OHO 8acHllgeTear7-
cTsortaHo B noamax eleogopa Hpogpoma, nepHori noaonHHIA XII B., H ocTa-
wino caegra B 107HHOHTBJILHHCHHX gHanexTax B Buse, OTpaHTo, HaTaHaape

liana6pHH. 0Ho paHo Horn.11o BO rice 6a.intaHcHne 11314HH, a Tame H B
pymrimcicHti, BeHrepcxnri H TyperrxHit. B ap0MyHCKOM gria.aexTe OHO coxpa-
HICTIOCI3 CO aHatreHHem Campor», B TO spemH Harr B pyMiiIIICROM noaytnrao
oftlee noHATHe «xae6». Ogrm Ha HulTeaeri oxpecTuocTeil Tpecxosen-
Roy° moHacTupH n6arr3H HpH.gena B xtoitymeHTe cep6cHoro xopong CTe-

" Kr. Sandfeld, Linquistique balkanique. Problames et résultats, Hapuut, 1930, cTp.
31; K. Dietrich, ns Byzantinische Zeitsehrift *, XXI (1931), cTp. 348; A. Graur, B s Bulletin
linguistique t, IV (1936), cTp. 102-103.

45 Miklosich, Fremdwdrter. . cTp. 43; Capidan, Aromtnii 165.
5° Heyd, II, cTp. 658-664; Documente privitoare la relafiile Tdril Romtnesti cu Brasovul

f i cu Tara Ungureascd In sec. XV si XVI . . . de T. Bogdan, ByxapecT, 1905, TOM I,
cTp. 3.
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(Dana gyinaHa (1331-1355) cl,L)HrypnpyeT e npoarannem flompHnnTa
4nonmpaiontHi1 tarpon. B oilHom pyMIIHCHOM goitymeHTe 1723 r. 143 Blicirplin-
Horo apxima cemeHme CBHIBLeHHH1414 'Hanoi:lankier', TITO cena BLIA3J1J1J114
el:mute/A Han CaMOCTORTeghHEIX, XOTH OHH 14 He 6131J1H (TO eCTE.

BLIgenenht co caoeli cembeii H xoanticmom), a dntr-o pità» (H4HJ1H ogHott
cembeft e pOXIFITUIHMH), Hanomman tiTO eLIHOBLF1 Oftygefh» 4HpaltHH-
ROB» (crainici) H ICJI1f6OAH141403» (slibodnici) 6b1.1114 OCB0607HAeHbl OT Ha.110-

roB. BiapanteHme «eel care eate Intr-o pità» Hmeno, caejloHaTeabHo, lopH-
mulecHoe aHageHHe H COOTBeTeTBOBa.110 rpegecHomy crú4Joy.o4. PacnpoeTpa-
Hamm caorta nEvrce B cTonb o6nnapHom apeane npomexowirno trepe3 Toprowno
B anoxy HaH6onbuleft nonxTkprecHott altellaHCHH BH3aHTHI1 B XI BeHe 51.

raaroa TCpoxiyrcTc0 oycneHaio, goentraio HaHoti-To new» 6bin o6Lirr-
HLIM y B113aHT141/CISHX nHeaTeneti. BLipameHne inp6xo4av I.Leyeaca4 MORHO
6bino 611 nepeAam no pyMIIIHCRI47 Halt 8-au procopsit grozav («eTpataHo
nogpa6oTanH»). CaoHo paHo Bonin° H 6oa1'apemdi H31,114 (npolconcea.m, npo-
xoncyeam), cep6cHldi (npolgoncarn, npononcamu, npononcutin, aloabaa
roya»), an6aHeim1i (prokóps) H3B1H14, apomyHeHoe (prucupsescu, pricupse-
scu) H merneHopymhnicHoe (pricuptses, prieuptsit, prtcupsit) Hapetma
pymtaHcHHtt 51311114 procopsi, procopseald, procopsire, procopsit, neprocop-
sit. Pau-Toe TpaHeHne CJI0Ba npoxexo Anzio, HeponTHo, npn 110CpegeT133
TOprOBJIH 52

JlaTHHH3M sapo albino» nepeinen H rpetrecHHIA H31311( env Et Ha trane Harnett
apm (crc'ara)v) H paenpocTpaHmacH HO Heal BH3aHTIIVICHOti HmnepHn B GDOpMe
CRXTCOSVIN, aCCTCO6VE.V. Tom-10 H3BeeTHO, t1TO B IX B. B HoHwraHTHHononé
BEageJ1b1BaJI0e13 MLIJI0 H npogaHanocr, B OtleHb oTganemme MeCTHOCTH.
CaoHo Boma° H cTapo6oarapcludi Hahn{ (canytc), B cTapocep6cHnit (canyn),
an6aHcHH/A (sapun), BeHrepeRnit (szappan), pymmHcHnit (sdpun) H TypenHnii
(ca6yn). Ha aanage oHo npoHHHao B 10141110HTaJ11:41HCH11e )RaJIeHTM, B Boae H
OTpaHTO (sapuni). B PyML1HHH Hapnawr sdpun B MyHTeHHIO omea e lora,
HapHawria ace seipon, sopon (rt TpaHcHaLaaHHH H MongoBe) pacnpocTpa-
111431lieb 11PM noepeACTBe BeHreputoro fenaHa. BOraTeT130 npollaso AMAX
sdpunar, sdpundrie, sdpundritd, sdpuneald, sdpuni) nowraepmnaeT o6nlee
HOJIL30BaHHe 14 ApeaHoem eJI0Ba 53.

I43 BH3aHT141ACHOPO adp.oco, aoplicT gCTORTOE pOXHIJIOCb eJ1030 cocatis
«npn6ain,» B 60arapeHom Hamm, sos #npH6bn3alo» B an6aHeHom H 808i,

Poèmes prodromiques en grec vulgaire, .MucTepAard, 1910, II, 26, cTp. 40;
Documente romtnesti din arhivele Bistrilei . . . adunate de N. Iorga, ByxapeeT, 1900,
TOM II, eTp. 108.

52 The Chronicle of Morea . . . .Thougon, 1904, eT14X.11 616, 1350, 1355.
25 Gy. Moravcsik, A maggar sztikincs göriig elemei, Emlékkönyv Melich Jdnos,ByAanemT,

1942, eTp. 264-275.
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sosire, sosit B pywilHcHom. CJI0B0 3T0 Hell3BeCTHO B apomylicHom Hapernm,
a B ApyrHe H3LIHH oHo Boma° apes HynHort 54.

flpH.uaraTeaLHoe ócrrpí.xLvo «rJIHMIHMtI» rlacro BcTpegaerca H goHy-
meHTax Xdt8OL ócr-rpsavot. oaHatiaeT 4varemimme ropulloo. BH-
aaHTHticHoe C.H0130 6a-rpZxLVat muninHaH TapeaHa» BOHIJIO B cTapo6ograpcxxii
(cmpaxuna) H pymbulcHmii 1131:JHH (strachind). (Dopma 6e3 o- 6mga HepoHTHo
o6igenpHHHTot4 yme B rpetiecHom HataHe, a He ccDopmHpoHaaacb B pymbm-
CHOM Hte ;Jamie B TOM cmhicae, qTO OTO 0- 611.40 ITHHHTO HaH =wax:
HHatre He.11b3H 061FICHliTb cTapo6ograpcHylo cDopmy. CJI0B0 gum
Ho gm. (strdchinoaie, strdchioard) H o TpasHaoch B TOHOHHMI4H (Strdehinefti,
11HTemcHaH H H.goemTcHan o6a.) H B oHomacTHHe (Stritehinaru) 55.

CHOBO Tirrocvov 4IIJIHTa» 3aCBHABTBJIbCTBOBaHO B III B. go H.a. B
BaHTHticHom rpetiecHom Hamm Tlycivtov oaHatraeT #cocyg in HcapHoro,
tHOBOpoga» ; o Ho BOHmo B (tiganu), ag 6 aHotHil (tigan), noii-
rapcnHtt (mueart) H cep6oxopaaTcHHR (manila, POAHTBJIbHLItI nagem mu-
Earths) H3bIHH. nOCJIBAHH/1 CDopma yHasmisaeT Ha HyTb HpOHHHHOBBHHH B
pyMb1HCHHil namH. DaHTHqecHH tigaie B pymbnicHom Ramie H tigan'd B mer-
aeRopymbmeHom Hapeinm IICX0AHT H3 (15opAHA muomecTaeHHoro =mega
nlyávLoc, B TO HpemH Halt ci)opmbi B 6o.grapcHom, aa6aHcHom Habmax H apo-
myHcHom (tigane) Hapemenr Hmelom B cHoeft ocHose egHHcTseHHoe tmcgo
TlyckyLv. Ha cesep OT yHan caono ammo gepea cep6cHnii HBbIR, HH6o
paseHeaffoci, H3 Cflopmbi MHOHtecTBeHHoro gmc.ga IlycivLoc56.

Paaroa fiet7C16) «HpacHTE, oupaumaaTro> BacaggeTeabcTaoHaH B go-
HymeHTax go VII B. HapHgy C IIHM BcTpegaeTcH ¡LET 0:3 c/MVO «H3MBHHIO

Heel, oHpauntHaHHem». C.noeo pacHpocTpaHH.goch qepea pemec.11eHHHHort H
Hyngoit H Houmo B cTapocep6cH1d1 (eanzcamu), B 6ograpcH4ti (eancyeam),
cep 6o xopHaTcHydi (eancem) 1131,IHH, apomyHcHmti (vopseseu, vdpsire)
mer.neHopymbmcmdi (vdpses, vopses, vdpsiri, vopsiri, vdpsit, vopsit) gHageHTia
H B pymbnicHH# HEILIH (vdpsi, vdpsea, vapsar, vdpselar, vdpseldrie, vet psire,
vdpsitor, vdpsitorie). elopma aopHcTa npommia noeciogy, HO B pymbiHcHma
Haul( ona Houma, no-HHAHmomy, apes nocpegcnto caaanHcHoro. "'palm
HagaaHa aaHHma.nHcb oHpaumeaHHem THaHeit, /Tam H oftsicHneTcH pacupo-
capaHeime HOHJITIDI B COOTBeTCTBylifillek rpegecHort 4)opme 57.

caaHHH B0111JIH B pymiaHcHHit $131,IR onpegeaeHHBre TepAnnua
gaff opygmit, eTp0HTBJIbHLIX maTepHaaos H 06HABCTBBIIHLIX HaTeropHih.

54 The Chronicle or Morea, CTilxII 323, 496, 1600; Chansons populaires grecgues des
XV' et XVI' siacles, Ilapam, 1931, cTp. 478, 613, 618.

56 F. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Betio, 1865, cTp. 887; Indi-
zator alfabetic al localitdtilor din Republica Populard Romlnd, ByxapecT, 1956, cTp. 477.

56 Rohlfs, EWUG, 2162.
Preisigke, 1, 255.
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gyHam oHo aacmmeTeabcTBoBano B 1363, 1464, 1569, 1677 rr. H tracTo-
(DHrypHpyeT B HbIlleIHHHX HaHMellOBOHHFIX mecTHocTeit. IlpoHaBomime: cdra-
midar, careimiddrie, cardmijoard 60

Ha npeunoaaraemoro upenHero moBa*Sepi.L6vLov «pemeTo» B Emma
I/ITaaHH coxpaHHaoci, sermóni, 8remdni (B BoBe), drimuni, trimuni
(B Peumuo), gremoniu, grimone (B RaTaHaapo). 3T0 CJIOBO aa-
CHHneTeabCTBOBaHO H B coBpemenHom rpegecHom Hamm 8Ept.t.6vc B AHHoce,
8pLy.6vL BO elpam4H, Tp-tilL6vt, B Ked¡)affemm Spe[1.6vt. H 8put.E6vi noBciouy

o6meHapouHom ff3bIlfe. B 6mee oTuaaeHHoe BpemH H3 rpetrecHoro aTo
CJIOBO nepeumo B apomyHcHHtt uHaaeHT (dirmon'u,dirmon'e) H B 6o.arapcHHti

(Oapxon, a'apmoic, aap.mouoceau, aap.uoubs «HpoceHBaTio>), a oTcloAa
meraeHopymbmcHoe Hapetme (dramon', drilmunisés, drilm,unisit)

pyM131HCRHft H3b111 dirmoi), re OHO CT3JI0 0 6IgenpHHFITLIM H 110-
HOJIb30BaJI0Cb pica B XVII B., TITO oaHaqaeT ero eme 6o.uee oTuaaeHHoe
npomumoBeHne B 113LIK. B 4VICTOpI4H HeporamfmtrecHotb) HMHTpHs1 RaH-
Temlipa imTaem caeuloinee: ««Dujg. ce multe cuvinte, i in ciur i in
dirmoi cernute i zbAtute, la mijloc puserA» (Ilocae Toro, Haft mHorHe caoBa
6bIJII4 CISBO3b pemeTo npocesmbi, B cepeumly 6b1J111 nocTaBaeHb1). CJI0B0.
SeptL6vt, B HoBorpetiecHom cluvraeTcH pa3BHMIMMCF1 H3 )1 permerpeilecitoro
8kpv.cc «Roma», apes npo48BouHoe*aep[i6w.ov, HoTopoe aHTI4t1HbIMII
cTamH He aacBmue TeJMC TBOBaHO 61.

B auTlitmom rpeLrecHom Hahme ItecTo; Hme.11o aHatieHue «mar», a B o6-
meHapouHom rpexrecHom 1103 pee oaHaqa.uo «noa, caoti». 311atreHHe «HpoBaTb»
OHO noarnmo JIHIllb B BHaaHTMicuom rpegecHom /13bIlte, onty,tka napalm°

HoBorpetrec1rn2. 3Ha11eHHe 4HOJI, CJI0f1» B noauHerpetrecHom coxpaHmuocL
101RllOff 14TaJII4H, B AnyJIIIH (pato), HO 33CBHAeTeJII,CTBOB3H0 TaHate H y

B1133HTHLICHHX nucaTeaeft. B CTp0I4TeabHOM Aene notToq oaHaxiaao 4110JI,
COCTaBJICHHbIft H3 IABeTHLIX HamenmoB, xyuoatecTBeHHo paCII0J101ReHHLIX B
cpopme moaamm». DTO CJI0B0 patio nepeumo B a.H6aHcHHti 5I31IK (pat, pate
«hpoBaTb»), 6oarapcmni (nam «uepeBHHHaa HpoBaTb»), apomyHcHoe (pat)
«HpoBaTE, ¡nano>) H meraeHopymmHcHoe (pat) Hape=ma H B pymbnicHHA
FI3bIli (pat). B pymbmcmn/.11313IR OHO npomn JI0, no-BHuHmomy, trepea CJIaBFIH 62.

B auTHT-mom rpegecHom Hamm cIfoBo nap6v1 oaHaqa.11o «6yllaBHa,
rBoaub». YmeHbmwreabHoe rcep6vLov 6bmo o6meynoTpe6.Tmembim H coxpa-

60 DrAganu, y. co.., cTp. 252-253; ad unum locum . . . secundum vero (Nachos
Charamida nominalum, B 1363 r.

61 D. Cantemir, Istoria ieroglificä, cmp. 204; N. Camariano, B s Limba romfnA o, VIII
(1959), cTp. 94.

62 A. Philippide, Originea romtnilor, II, cTp. 726; A. Graur, B Bulletin linguistique
V (1937), cTp. 73-74; G.Rohlfs, B Zeitschrift für romanische Philologie LXVIII (1952),
cTp. 301.
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HHaocb B roncHoti HTaaHR, B BoHe (piruni), CHIII4J114H (piruni), Pegnaio
(pirvni) H RoceHae (pirvne), a BaTem neprinno Ha ceHep, B ;114a.ileRTLI
pomaHetcliii (piro), 6oaoHcR141l (birón), nlemoincludi (birun), .nom6apAcludi,
BeHeRmaHcludi (piron) H aHrawmciudi (pirun). Ha HHaaHTHricRoro rpefiec-
Hero Hamm OHO nepenmo B ApemlecaamiHcitHe THICCTI)1 (nupyn, 1466 r.), B
cep6oxopHaTocHil (nupyn, nupon, H THmoRe), B apomyeetcHrt AHa.neRT
(peronci, pirund) H pymbnicRIA MESH (piron, piroi), B RoTopom OHO aa-
CBHAeTeJlbCTBOBall0 env B XVII Hem. CJIOBO ygep Hia.11ocr, H B HoHorpe fxecRom
Hamm (Tc!poúvt). PacHpocTpaHenHe Ha sana npoHaoumo epea aannicitylo
ej)opmy * piron, a H pymmicRom mor aaAepntaThcH H npeArloaaraemmit aa-
THHHam * pironium,. Ho RameTcH 6o.11ee HeponTinam ero pacripoCTpalleHlie
143 BHBBHTIIH B XXII BB. fiepea Boarapino H Cep6Hio, ;:ko certepHmx HpH-
AYHafAciulx o 6.nacTeti 63.

CJI0B0 7tOpOaTt4t ampocTette TpellOHCHHH, Ha RoTopmft CTBBHTCH
COCV( Ha Or0H13» B HoHorpefrecRom TOJIHyeTCH pasaHimo: 110 MHeHHIO OJIHHX,
OHO npomoinao 143 npeAno.naraemoro *ntip &att.& «orar», 110 MHeHHIO Apy-
MIX Ha TCllpO-Crt&TYK aurpocTeile AOITOJIHliTeJIhmilii o xfan). MHe He yAa-
J10Cb BeTpeTHT13 ()OpMy 7Cup0aTioc. paHee XV B., B TO Hpem"! RaR (Dopma
7CupoaTIT1g o6rarma ;via BlieeHTilitemeix micaTeaeft. 0)!HaRo pacnpocTpa-
"mime nupocrm'c B HoHorpefrecRom, B o6ampHom apeare, H Oeccamm,
Onmpe, OpaRHH, 3TaaHH H Jlec6oce HoRaaraHaeT, TITO BTO CJIOBO FIBHFIeTCH
06H"eynoTpe6HTeRbHLIM, a caeA0BaTeJILHO, 143 Amnia cyluecTimorm4m B
"mute. Ha rpefrecitoro Habuta oHo nepeumo B 60J1rapeltHii (nupocmusi),
cep 6o xopHaTcludi (nuputicmst BaCBHgeTeabCTBOBBHO B 1685 r.), apo-
myticRoe (pirustie, pirostie, pirustrie) H meraeHopymbnicRoe (pirustiia)
Hapefmn H B pymhuicludi }131413 (pirostie, pirosteie, pirostrie aaciameTeab-
CTBOBaHO B 1509 P. B MyHTeHtIH). Ha ceHep OT AyHaH OHO lapHulao,HepoHTHo,
frepea eaaemicKuti 51311H ".

Hawn-tag ewe c X B. y B143aHTHRCH14X nHcaTeHeit 3BCBHAeTeJ113CTB0-
Bairn CJIOBO aoc..1<a) 4 11oRpLIB910 110110Hoii H CHOBO adytap.ot 4RoHcican
nonoHa». Hoc.11eplee caoHo coxpammocr, B HoHorpefiecRom (craalict, a6 allot)
H nepeuhllo B 6o.urapcitHtt Haul! (caama) 14 B apomyHcRoe Hapefme (sazmil)65.

CROBO rayápLov 4m0111OR AJIFI 11p0B14814H» BcTpefiaeTcH B X B. y ROH-
cTaHnma Hopfixpopoxmoro. OHO coxpaiumoch B 60arapcitom 143b1He (mazap
4 Icopunia »), a.a6aHcRom (taghar), apomyHcRom Hapefun" (id yard', kigare,
tägdrcicci), TypegRom (mazap) H HoHorpeffecRom (toore,pt.) Habucax 66

68 C. Jireèek, Staat und Gesellschaft irn mittelatterlichert Serbien. Studien zur Kultur-
geschichte des 13.-15. Jahrhunderts, I IV, Bella, 1912-1919, TOM III, eTp. 14.

64 M. Vasmer, Ein russisch-byzantinisches Gesprlichbuch. Beilreige zur Erforschung der
dlteren russischen Lexikographie, JIettrumr, 1922, crp. 106.

" Sophoeles, 976.
Papahagi, yic. cwt., crp. 194.
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B alITHIIHOM rpetlecHom CROBO Osp.Ouov «ocHosamle» aacinmeTeaL-
CTBOBaHO ewe B V B. go Hameft apw. CymecTayeT H npFmaraTem,Hoe Deci.acoq,
-ov, a XE,91:4 ,ael.t.DacK oaHatmeT Hpaeyroammdi HamaHb». BmpanteHHe
ix ti5v aeilatcov HRH Cosi) 0.C1Latou 40T OCHOBaHlifl» 61.1a0 06131qHLIM BO Hpe-
meHa Hepintaa y (DyEnnHna. B gaynaLpiHoil HaxnacH B CHanTonape (Opa)
238 roa HmeeTcH oE Tcpoyomoi ,Dep.atoi, oE nccreclior.i.Aor. 90)1H-
Te.nbCHHO OCHOBaHHH». Bo BpemeHa Hpoxonmn HOBBRgeTCH MHORtecTBeHHafx
cDopma Tat »ep.atoc. OCHOBaHHFI». A B OAHOM H8 gORyMeHTOB KrayMyccHoro
moHacmipn Ha A(li oHe r0B0p1ITCH B 1370 r. oBaRamcRom HoeBone: grci
ixeEvou azilaty erròç &VWx036/....1c77) Ha TOM OCHOBaHHH OH cam 110C-
Tp0HR». TaRHM o6pa8om CpkapeHmem Ha BTOpOM RH60 TpeThem OT HoHga
caore (aeiléMov, .9stiaí0u, 0-el.teXEcov H T.n.) c.noao 6E1a0 mHpoHo pacnpo-
cTpaHeHo B HCTOpHH rpegecHoro Hamm H aacaHneTe.abcTaosaHo Ha npoTH-
HteHHH caLnue nayx Tbicnq Rel.. OHO nepenmo H B gpeggecaagnoucHit 1131,1K
(meAte.tb), 6o.nrapcHHII (meme.11), cep 6oxopHaTcHati (7126.4igilb, meAté.tb, B
ponHTeahHom nanente meAte.ts 1613 r.; meAtertumu «ocHoaam»-1451r.),
apomyHcHoe (Dimel) H meraeHopymEaHcHoe (timeal' et) Hapetnin, B pymEmc-
H/di HaBIR (temei, temeinic, temeinicie, temelie, intemeia, intemcietor)
aa6aHcmdi (Demel', H Typenimii (meAte.tb). Ha cesep OT gyHaff
OHO npHinao tiepea caaanHcHHii H3LIR: temei oT caaanHcHoro meme.tb, a
lemelie oT meAte.4 11.1110C cycfnmc

Ha BHElaHTHH B o6umpHom apeaae pacupocTpaHHaHcb TepmHHH,
camunlecn nHcbma, ygeHHH, BOCHHTaHHH H HcHyccTaa. OHH paHo nepemall
R caaanHam, a BTM napes pomaHHaoaaHHoe HaceaeHHe H R aa6aHnam.
JlaTHHcHoe uloBo calamus 4Tp0eTHI4H, nepo» Hmeao CBOHM Hp0H3BOJAHLIM
calamarium, «Ropo6aa nag TpocTmema HRH nepLea, cocyn Aan tiepHHa»,
coxpaHmuneecn B BH3aHTTACROM rpeqeCROM R81Re (xcaocp.ápLov). OTcloga
oHo nepem.11o B npertHecaaanHcludi gabIR (igaitadstapb), 60J1Vaputitii (Ka.tamap),
cep 6o xo pi:4a TcHHit (tca.tamap), a.a6ancludi (kalamar, calamare), apomyHc-
Hmii (Millman ctilimar) H menneHopymiaHcHHit (clillímar) AHmeHTLI, B py-
mbnicruni (clilimaret) H TypeAHHit (Na.tamap) fl8MRH. apes rpetleCitHit 513131R

9T0 CROBO Hp0HHRRO B KORHOHTaRLAHCRHe gnageRTLI (kcaanuiri, 13 BOBO H
OTpaHT0), a gapes RaTHHCRHit BOIHRO B BeHrepcHHR H B aananHme HabIRH 68.

gpeBHerpetiecRoe caoHo x6vaao,4 «cmaTiait HyaaH, cycTaa» noponmao
ymeHbaurreaLHoe xovBALov, noarmainee B amaaHTHIAcHylo anoxy oco6oe
aHatieHHe «nepo», If Bonny) H cpeAlle6offrapcHHti .1131,1R an6aHcHH1i

.7 Corpus inscriptionum Latinarum, III, 12336; Procop. Bell. II, 14, 22; H, 29, 42;
VIII, 11, 13; Actes de Kullumus. Rdition diplomatique par Paul Lemerle, rlapuat, 1945
1946, 30, 40.

eg Nicetae Chonlatae, Historia, eTp. 786, 24.
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27 IIPHMOE BH3AHTHHCROE BJIHHHHE B PYMbIHCROM H3b1RE 371

(condir), apomyllciunt condil'u) H meraeHopymbiHcHllti (kondili)
AlIaHeRTIA H pymbmcHliti 1131311( (conclei). BoE1M0MH0, AITO 9TOT Tepmym
BOHIeJI B pymbnicHifti Halal( H HenocpencTBeHno 113 BH33HTHIICROPO rpegec-
'tor° ene B X B 69.

(Dopma ao'ccrxcaN gam 8Lac".crxxXo; 6bma o6b1moti B BH33HTIlt4CROM
rpetrecHom Habme. 0Ha Bonma B gpeEtHeczaBHHomil 5131,111 (OacKasb), 6o.grap-
-cHHti (aacxas), cep6cH11it (aacnas), apomyHcHoe Hapetme (dascal) H pymbmc-
mitt, B HoTopom nopogHno oaeHb mHoro 11p0113BOXIMAX Halt ddscdla ddscd-

dascalicesc, detscglit, ddscalip".
H3 gpeimerpetlecHoro CJI0Ba Mxovoç caynurrenb» B BH3aHT14/tC110e

spew' pogmaHcb cfopmbi SLciouov H atiX0;. HOCJIOAHHH 6bma 06b1imoti B

-.113THHCRHX goHymeHTax Toro BpemeHH (diacus). 3T0 CJIOBO B0111J10 B

Apemiecaammandi (abaxb), cTapocep6cHHti (autiamb 1189 r., B cmmcae
«nHcaTenb, ceRpeTapb»; anon, 1367 r.), pyccxxii (absK), pymbnicHliti
(diac) H BeHrepcHHit (deak). F. MypHy oTmeqaeT, Irro 8HageHHe «ceHpeTapb»
He HmeeTcn B rpegecHom Habme H Boanmmo B npouecce HcTopmgecHoro
pa3BHT11FI pymbnicHoro Habma. OgHaHo ynomnHyToe mattenHe ECHO aacBH-
geTeRECTBOBaHO B cTapocep6cHom Hamm B 1189 r.; OHO paHO aapogH.nocb
B HaHneanpimx Toro BpemeHH, Torga HaH B uepHormbrx HHffrax CHOBO npo-
gonntaao cpnecTBoBaTb C 6o.Tfee cTapmm aHalieHmem «caynn4Teab aaTapn».

pymbiHam H BeHrpam CHOBO npkunno 110 CJIaBlIRCROft JIHHHH B X HMI XI
Belie n.

gpesHerpegecHoe c.goBo xe(ErrIg «Emma, goHymeHT» ga.11o aaTimcHoe
charta; yMeHb1IIHTeabH0e xartov C MHO2ReCTBeHHIAM xapTIoc nmpoxo yno-
Tpe6JIFIROCI3 Houle IV B., a qepea BH33HT14MIeB pacnpocTpammocb B
o6umpHom apeaae B lOnmoti HTasnm, Ha BanHaHcHom no.nyocTpose,
y pyMbIH H B POCCHH. CHOBO 110HBJIIIeTCH B gpermecnaBfmcHom Habute (xap-
MUJI, B 945 r.), B cTapopyccHom (xapmas «)oxymeHT», XI B.), cTapocep6cHom
(xapmus, xapbmtis, XIV B. ) 14 B pymbmcHom (kirtie, hirtierie, hirtioaret,
hirtiutd). C VII Bea 6ymaroti ToproBaaH apa6bi, a B XIIXIII BB.
ee BbigundBaJm B HTamm H HcnaHHH. Bce Hte oua npogoantaaa OCTaBaTbCH
goporoft H AOCTaTb ee 6b1J10 Tpygno, c Heft HoHitypHpoBan neprameHT. Ha
lore OT gyHaH H y pyMIIH elO Hatranft umpoHo 110J11330BaTbCH JI14111b Hatnmaa

C XIV B. B XV B. ee noTpe6aeHHe yBeJIHt111J10Cb, a B XVI B. cTa.go 0 6b1LIHIAM.

HepBbift, 143BeCTHEdi B PyMbIRHH AoRymeHT Ha 6ymare OTHOCHTCH R 1406 r.,

RO BpemeHH Mmptm CTaporo. HO CROBO hirtie, HOTOpEIM CJIaBFIHe II0J11330-

69 O. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, Haploft, 1901, TOM I. cTp. 357.
79 G. Meyer, wc. com., cTp. 83.

Berneker, I, cTp. 198-199.
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Ba.umcb enke c X B., 6mao, nHe comHeHHH, HanecTHo pymbiHam, npvi Beer&
TOM, IfT0 ero pacnpocTpaHeHHe cpeAH nurponHx mace HatraJI0C13 JI14111b B

XIV B. 72.
ApeHHerpexiecmina r.11aroa rcca.Sel'Ao omatiaeT «BmpainHHalo, nocnH-

Tblitalo, noygaio». Eine H Harraae Hauler( apm, B TpyTke Cemnp,ecHTH ToaHon-
HI4ROB H B HHC31114FIX HOBOPO 3aneTa OH Hmea aHatieHlie «HaHam:al:mu)».
06a 3TH cmbic.ma HIJIH napaa.aeabHo H gaablue, a epea nepnonHylo JIHTe-
paTypy cmbica «Hanamnalo» nepenie.0 B gpenHecaaHHHcHliti 1131.114 (neOen-
camu), CTapocep 6culdi (neOenocamu, neaencamu, aacHHAeTeaacTsonammni
Home 1300 r), cep6oxopHaTcHnii (naaenca «HaRamule», neOencamu, neOben-
camu, neOuncamu «HaHaabrnaTh»), 6oarapcnnft (neOencasit, neaencaoax,
neaenccane), B apomyHcimii (pedipsescu) H merneHopymbnicHHit (pedipses,
pedipsiri, pedipsit, pideapsit) glia.ilenTil H B pymbmcnHti 5I313114 (pedeapsel,
pede psi, pedepsire, pedepsit, pedepsitor). C DTHM cmiacaom CJIOBO Boma°
B pyMb1HCHI4ti $1311114 euxe Ao XIII B., HO B cTapott pymbmcnoti aHTepaType
XVIIXVIII BB. OHO ncTpetiaeTcH II c nepnoHaqamanilm aHatreHHem cTapo-
rpegecHoro H3b1143., T.e. B CMbICJIe 4BOCIIHT131BaTb, r1HT13». Tan, B BH6JIIIH
1688 r. rniTaem: «H OTO cge,lla.0 npH nepenoge cnnineHHoro nucameni, npe-
Tepnen mHoro Tpy)nOcTe1 II OCTaTOITHO pacxogon, TIOCTaBilB C OJIHOft

CT0p0H1.1 sHaionwx 9J1J114HCRI4r1 1131,11t ygHTe.ileit ..., a c Apyroft CT0p0H131, 14
MeCTHLIX moTkeii, He TOJIbRO H3y1THBIIIIIX Ham H3LIK (pedepsiti in a noastrit

HO 14314B11111X H 3.11J111HCHHit $11313110. B Pildele filozofesti 1713 I%
HmeeTcH gpyroti y6eAHTesinabiii npnmep: «BeAeH He ToT, oTna He HmeeT,
a ToT y noro HeT mama)" H o6paaonaHHH» (n-are inveireiturd si WWI pedep-
sire ). r. Mypny crnuraeT, tITO anageHme «HanaminaTb» upoHmcno B py-
mhmcnnti f13131R B 6o.ilee gpenmolo anoxy qepea nepHonmae npoHaneAeHHH
H CTaJ10 o6ineynoTpe6HTeabHhim, B TO spew' }cut aHatleHne <030C1114mbmaTb,
nortaTh» nacaoHaoch =Tapes anTepaTypy JIHIIIb B XVII B., HO He swipe-
nHaocb H co npemeHem Heiman° 73.

H3 BH33HTIACROR JurrepaTypia 11p0HHIIJIH B pymamannl MIES ROC-
BeHHIAM HyTem HeCROJI13140 TepM1THOB 143 0 6.113CTH (l)Jmina H cjrayma. HOCH-
TeJIHMH TaHmx HaHmenonaHHR 6bIJIH He TOJIbRO peaHrHosHaie nponsnegeHmi,
Ho me HyabTypHoe Annnienlie, Hcxomernmee 143 BH38HTHH, noTopoe pac-
npocTpaHmocb Ha cenep 14 cenepo-aanag BocTotmoft Esponta no spemn
mancnmaaaHoft DRCH3HCHH BH33HTHRCROft 1111BH.T1143aHHH. HELIIITaH HOHBHJICH
npentge Hcero B 3aHanHa8be H B Mano A3HH, a orryAa 61:an nepeHeceH

72 G. Ionescu, Contribufiuni la studiul tnceputurilor tntrebuinfdrii htrtiei tn cancelarille
Valahiei (TdriiRomtnes(i) §i Moldonei, B Studil §i cercetgri de istorie medie ), 11 (1951), 1,
cv. 77-90.

" L. SAineanu, Incercare asupra semasiologiei limbii romtne. Studii istorice despre tran-
zifiuneasensurilor, Byxapecm, 1887, cmp. 25-27; G. Murnu, yx. colt., cmp. 43-45.
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rpeHMO H 14Ta.nmo. B 6o.nrapcm4t4 HEUSI{ npoHun paHo B (Dopme Koemen,
a nome i B (Popme Kaman. B pymbmcludi1 /MIR Boman Ha rpeqecnoro BH-
sawnrficRoro nepea caaBnH Home X B. 74.

B rpettecnom B113DIITHitCHOM nabine HmeeTcn tioopa xoci4Xcc «Bep6moTo
Hp0113130)THbIM xxv.XecpLoq 4IIOPOHI1HH Bep5JI10)10B». 011a BOLUJID B )peB-

HeCJI&BHHCRI11 iii (KaAturtb), 6oarapcnHti (Kamurta), cep6oxopBaTc1ue4
(Nadstudta), an6aHcnval(kamilla, kamild), apomyHcnoe (edmild) H merneHo-
pymbnicnoe (edmild) HapetnIn H B pymEsHcludi iir (cdmild, ecimilar). B
moagaBcnom AonymeHTe 1443 P. BcTpetmeTcn co6cTBeHHoe HMH Ccinti/d, a

TOHOHOMHFI XVI B. Cdmilesti ceno Ha pene BmpaaA 75.
CJIOBO nupóç «inneHnna», aacBHgeTenbcTBoBaHHoe alga y romepa oTpa-

BHHOCB B gpeBHecnaBnHcHom (nupo «non6a») H B cep6cnom (nup). B pymbnic-
RBA Hahne cnoBo DTO (pir, «ananoBoe pacTeHHe c HO1I3THIM cTe6nem») nplinuro
nepea caaBnH 76.

B cTaporpetrecnom Hamm cnoBo f3Xx.cre6Ç oaHaqaeT «To, qT0 pacTeT,
oTpocTon, no6er», a Accatico «pacTy, gal° no6erm». lloaxtHee nponaBoAHoe
pXoca-rápLov 40TpOCTOH, 1106em CTDJI0 o6ineHapomnam H BOHM° B HOBO-
rpeqemnik HUM (paatópt.). Ha rpeiaecnoro BHaaHTHiicnoro 13Xoccrrápcv,

npollaHocHmoro Han vlastárin H Ran lastárin, B cTapocnaBnHcitom Hamm
nonBnaocb ftacmap, B 6oarapcnom Actemap, B cep 60 xo pBa Tcnom mtcmap
(B XIVXV BB.), B a1I6aHcnom (vlastár, l'astar), B apomyncnom (vldstar,
vldstare) H merneHopymbmcnom (vld star) HapegHnx, B pymEmenom (vhistar,
vldstäri, vlastaret, vldstärif, litstar, lästäras, lästetrel, leistáricet,
teiri, litstárit) 11 B Typennom (Aacmapua) naLmax. gan cep6oxopBaTcnoti
tiopmur 'Lama. p M. Bacmep ynaamBaeT Ha aHanormo JIacH = Baum B
1epHoropHH. 11pvicyTcTBHe Ha o6umpHom npocTparicTae ABoitHhix cDopm B
6o11rapcnom, an6aHcnom H pyMbIHCHOM MI:MBA 0 613FICHHeTCH cylnecTBoBa-
imam Ay6.aeToB B 11epsoliallaablioM nnane, T.C. B rpetiecnom BH3DHTHACHOM,
.111160 HOCaegyioulvfm HHH7HHbIM BJIHHHHeM 77.

113 gpeBHecnammcnoro namta, emits 113 6oarapcnoro
cep6cnoro, vishnje na an6aHcnoro, visind 113 pyMbIRCHOPO F. Menep cTa-
BHT B CBH3b C rpetiecnim CJIOBOM 136cratvoq «npacHmit Han nypnyp, nypnyp-
BMA». Xoonc o6paulaeT BHHmaHHe Ha napanneaHam wihsela Ha Bepxxero
gpesHerepmaHcnoro Hamm, vygna 113 JIHTOBCHOPO H npnxoAHT H BiaBogy,

74 J. Hoops, Waldbliume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum, InTpacc6ypr,
1905, cTp. 551-552.

76 Documente privind istoria Rorntniel. A. Moldova, Veacul al XVI-lea, ByxapecT,
1951, Tom III, cTp. 324, 461.

76 F. Miklosich, Etymologisches W6rterbuch der slavischen Sprachen, Bella, 1886,
eTp. 269.

77 P. Skok, B e Slavia II, IV (1925-1926), cTp. 344.
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IITO 3T0 CJIOBO CJIaBFIHCKOPO HOpHFI. M. Bacmep CTaBHT 110A sHax Boripoca
o6e DTH 3THM0JIOPIIH, OCTaBat111 Honpoc °TETI:an:11M JI

BIIIIIHFI B HROM COCTOFIHHH pace T B 3aHaBIta3133, a oTTyga pacnpo-
cTpaHmilacb no o6mHpHoit aoHe Ha sallag, B Espony 78

4epea CJIaB1111 B01113.11 B pymbiHcHati 113bI11 OT B113aHT14111.13B 1'.71ar031

a pdrdsi. l'aaron =pedal) (6ygymee Hpemg MXpelaca) «ocTaHagio B cTopoHe,
npeHe6peraio», 3aCB11)13T3J11:XTBOBaHHIAti B Aortymemax VIII B., B01113JI

cep 6citHit 513131K (napacumu) H B MUHC11M (pdrai, pdrdsire, pardsit,
pdrdsiturd), B HoTopom CTaJI o6iHeynoTpe6HTeamn1m H pacripocTpaHeimbim
Hosoogy ".

B XXII BB. BH3aHrllfAcHan HmnepHR HaxogHaacb B HenocpegcmeH-
HOM HOHTaKTe C p0MBH113Hp0BBHHIAM HaceaeHmem npligyHalAcHnx semeab

cHbnue gayx BeHOB JIyHat ocTaaa.ucH cesepHort rpaHHHeit HMlleprrir. Ho-
JIBTIPleCROB B.1111HHHe BH3aHTHH pacnpocTpaHHaocb Torga H Ha cesep OT
gyHag Ha TpaHcHabHamno H BeHrpHio. B113aHTIIiiCHaH HyabTypa X(0111.11a
BILTIOTI3 J0 POCCHH, HOJIMIIH, BoremHH H CeHepHoti HTaJIHH, a Hbipa6ans-
}mamma B K0HCTaHTHH0110.113 ToHapbt, xax H IlpHB03HM1313 ripm ero nocpeg-
CTBe, pacxogHakich B o6umpHom reorpacinmecilom apea.ile, B xoTopmft BX0-
AH.Ila H pyMbIHCRBFI TepplITOpHH. CMI3H pomaHHaHposaHHoro HaceaeHHFI
npllgyHaftcHux semeab C BH3aHTIltiCHOti HmnepHeti 61kiJIH Torga gOBOJIbH0
xpermg H OCTaBHJIH caegm H paaroHopHoft pe'. TonoHlimbi Constanta,
Sulina, Calafat, Maglavit HmeloT HHaaHTHitcxoe npoHcxonegeHme H moryT
CJI1KIITI3 CBHgeTeJlbCTBOM aKTHBHOCTH TOprOB01.0 CDJIOTa HmnepHH BA0J1b
pymbnicHoro mopcHoro n06epemb51 14 no AyHalo jo lteaeaHmx BopoT. B
BTO Hpemn B pasroHopHylo pe gb p0MaH11314p0BaHHOP0 HpHgyHaticHoro Halt
cesepHoro, Tax H 1071SHOr0 Hace.geHHH Homuo HenocpegcmeHHo H3 rpegec-
Horo HHaaHTHfAcHoro Hamm 18 urns: agonisi, arvond, cort, cucurd, fotos,
flamurd, mdtasd, mintd, miAnie, B apomyHcHoe Hapetrile mutare, omidd,
prisos, seafd; stol, traistd, urgie, urgisi, za (zale). Ha HIX 8 OTHOCHTCH

0 6JIaCTH TOpl'OBJIH, 4 K HoeHHomy HcHyccnty, 3 H ILDaope H 4laylle, a
ocTaabHme 3 pacnpocTpaHHascb gapes HocpegcTso HepHommx xpyros.
gpyrHe 38 CJI0B BOIIIJIH B pymbmatHR 1181.111 HOCBMIHLIM HyTem, gepea CJIaMIH:

argat, canatd, castan, cdlimard, camil, cdmin, cdreimidit, condei, dasedl,
diac, dirmon, felie, hiriie, ieftin, lipsi, litra, mireasmd, mirodenie, mirosi,
orez, pat, pdrdsi, pedepsi, piper, pir, piron, pirostei, pitd, procopsi, sazmd,
sdpun, sosi, strachind, tdgare,temei (temelie),tigaie, vdpsi, vldstar (leistar)..

78 IL H. Hicy6Eniciinit, Hanopus apeertepycogoeo stabma, Momma, 1953, e'rp. 333.
79 Preisigke, II, vrp. 263.
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Hogaagnionlee /IX 60JIMIIHHCTBO, a HMeHHO 25, OBF133H111 C Topromeii, 7
OTHOCHTCFI R 06HaCTH AHHHOM3THHeCICHX Hayme.gyipmft, 4 Tepmyma R
tfoope HcflayHe, a 2 oTpantaloT gomannumo HIH3Hb. COBepIIIeHHO OTCyTCT-
BylOT caoaa H3 06VIaCTII aemaegeamT H nacTymecma, OCHOBHIAX 3311FITH1
pymarHcHoro Hapoga H ripoilmom. 148 TOM, TITO paccHaaaraaer Ham H312IR,
maTeHaeT, TITO, ROTH pymbmcHyrtt Hapog He Haxoxkmaca B HerrocpegcTseHHoft
6aI48ocTH C rpegecimm, OH me ate o6HTaa B c(Depe HyabTypHoro BJIII-
HHHFI BH3aHTHIS OHO cHaaaaocb qacTlltmo HenocpegcTaeHHo, RO B alga
6omme1 mepe HOBJIHHHO Ha pymam 'lepes nocpegcmao loHmogyHaitcHmx caa-
MTH. BOHee 6JIH3R0e HccaegortaHme BH3aHTHfiCROff IIIIBHJIH3OJAHH, HaH H
paccmoTpeHHe acero Homnaexca BOITOCOB 101"0-BOCTOTIHOrl EBpornI npe-
AOCTaBJ1FleT BO3MOHIHOCT6 uyiure 03HaROMHTbCH C co6cTaeHHoft pyMbIHCHOfi
HcTop
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RELATIONS CULTURELLES ROUMANO-SERBES
AU XVI' SIECLE

par ION-RADU MIRCEA

La création des Etats féodaux roumains de Valachie et de Moldavie
au XIV' siècle se produisit justement h l'époque où l'Etat serbe Modal
parvenait h 1' apogée de son prestige politique et culturel. D. était normal que
ces deux peuples situ& au nord et au sud du Danube et qui &talent depuis
longtemps liés par des contacts directs et d'étroits rapports le long des
voies d'échange qui rattachaient les vines commerciales on les centres
miniers de la côte de l'Adriatique h ceux de Hongrie, de Pologne et des
rivages de la mer Noire s'influençassent réciproquement. Plus tard, la
lutte commune contre l'expansion vertigineuse de l'Empire ottoman
contribua, elle aussi, h créer cette fois sur le plan politique également
des conditions favorables A, la pénétration en Valachie et en Moldavie
d'importants éléments de civilisation serbe. Cette pénétration est
visible surtout dans la littérature &rite et Part destinés anx grands
féodaux, dans les conditions de la culture, remarquable A, beau-
coup d'6gards, qui se développe en ces temps- là dans les Pays
roumains.

L'examen A, nouveau de ces relations nous parait d'autant plus
nécessaire aujourd'hui que, ces derniers temps, de nombreuses et riches
collections de sources ainsi que des Uncles sérieuses sont venues mettre
it la disposition des érudits la documentation permettant d'approfondir
l'examen de ces problèmes 1. Dans les pages qui vont suivre nous

1 Istoria Romtniet [Histoire de la Roumanie], Editions de l'Académie de la R.P.R. ;
He vol. Le féodalisme de la haute époque. Le féodalisme développé dans les conditions du
morcellement féodal, etc., Bucarest, 1962. Documente privind Istoria Romlniei [Documents

7 - C. 4223
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relatifs 4 l'histoire de la Roumanieb A. La Moldavie, B. La Valachie, XVIe siécle, édités par
l'Académie de la R.P.R. ; la Collection Cronicile medievale ale Rominiei st publiée par l'Institut
d'Histoire de l'Académie de la R.P.R. Outre les études introductives des différents textes médié-
vaux, nous devons mentionner le livre intitulé Viala feudald In Tara Romtneascd si Moldova-
[La vie féodale en Valachie et Moldavie (XIV XVII.' siécles)], Bucarest, 1957, par V. Cos-
tachel, P. P. Panaitescu et A. Cazacu. Une contribution importante a la connaissance de la
question a été apportée par les communications de l'Association des slavistes de Bucarest,
publiées dans les 4 volumes du périodique e Romanoslavica s.

2 Cf. C. Jiredek, Geschichte der Serben, t. I, Gotha, 1911, p. 281 sqq., et t. II, 1, Gotha,
1918, p. 97 sqq.
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ne chercherons h relever que quelques aspects des relations roumano-
serbes, plus particulièrement dans le domaine de la culture, et nous limi-
terons nos recherches h une période de près d'un siècle, de la dernière
décennie du XVe siècle au troisième quart du XVI' . Si nous nous arrêtons à
cette date, c'est qu'elle représente un Writable tournant dans l'évolu-
tion de la classe féodale des Pays roumains, au niveau de laquelle a
lieu le phénomène culturel slavo-roumain : c'est alors que les families
des grands marchands constantinopolitains de langue grecque commen-
cent à jouer dans la politique de l'Empire ottoman un r6le de plus en
plus important. Par conséquent, h partir de cette époque, les princes
roumains tendent 4 orienter leurs relations culturelles et aussi leurs
subsides (beaucoup moindres maintenant, par suite de Paccroissement
des charges économiques imposées 4 leurs pays par la Porte) vers
le monde grec. C'est alors aussi que le roumain langue des masses
s'affirmait de plus en plus fortement comme langue de culture à l'aide des
premiers livres imprimés en roumain. En méme temps, l'interruption
des voles de commerce menant 4 l'Adriatique et leur remplacement par
un circuit économique fermé, vers le Bosphore, entrainera l'épuisement
économique des Pays roumains : les rapports mêmes de ces derniers avec
les territoires serbes (déjà épuisés par la méme exploitation) tendent done
dorénavant à se réduire Ò, de simples contacts entre les régions situées
dans le voisinage immédiat de la frontière danubienne.

*
Dès la fin du XII° siècle l'Etat féodal serbe 2 connut un dévelop-

pement qui culmina avec le couronnement, h Skoplje, en 1346,
du « kralj » Rtienne Douchan comme « tsar des Grecs et des Serbes ». Ce
titre n'affirmait pas une vaine prétention : pour un moment du moins
le nouvel empire réussit en effet Ò, réunir sous une seule domination les
territoires byzantins et les territoires serbes de la Péninsule balkanique.
De sorte, la civilisation du jeune Atat devint une civilisation mixte gréco-
serbe, qui mit en valeur des interpénétrations beaucoup plus anciennes,
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Istoria Romtniei, t. II, p. 170, 221-222, 351, 362, 368, 378,
4 C. Jiredek, Geschichte der Serben, t. II, 1, p. 228 et 229; Al

Nita srpskih dinastija, 111e dd., Novisad, 1929, planche II; Emite
Hongrie, Praguc, 1873, p. 34.

5 Dr. Iovan Radonid, Curaé II Brankovi6, despot Illirika
Jiredek, op. cit., t. II, p. 247 et sqq.

380 et 388.
.Ivié, Rodoslooie la-
Picot, Les Serbes en

Cetinje, 1955; C.
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qui avaient eu lieu dans ces régions ob, habitaient ensemble des éléments
parlant le grec et d'autres parlant le slave.

Mais, tout au moins sous son aspect politique, cette situation ne
dura pas longtemps. En premier lieu, immédiatement après la mort
d'Atienne Douchan, survenue en 1355, les tendances centrifuges des
grands féodaux, poussés par leurs propres ambitions et intérêts, brisèrent
l'unité du tsarat ; peu aprbs, la conquête turque qui sut profiter de
ces tendances parvint à mettre en péril Pindépendance même
des régions où avait pris son départ l'ascension de l'État féodal serbe.
Une nouvelle tentative de centralisation, qui commence h. s'esquisser autour
du knbze Lazare, échoua aprbs les défaites essuyées à 3irmen (1371)
sur la Maritza 3 et b, Kossovo (1389) ob. Lazare trouva la mort, en com-
battant les envahisseurs ottomans. Son successeur, le despote Atienne,
essaya de trouver une nouvelle position politique pour PRtat serbe, en
acceptant la souveraineté turque ; mais aprbs sa mort, ce vestige méme du
tsarat de jadis disparut aussi en 1459; la seule survivance de Pancienne
indépendance sera constitu.ée dorénavant mais pas pour longtemps
par le petit despotat de Podunavie ob, sous la protection du royaume
hongrois, le pouvoir appartenait b, la famine Brancovitch 4 q-ai descendait,
par les femmes, du knèze Lazare.

Par suite de ces événements, de nombreuses families de granda
féodaux de Serbie et de Bosnie ou d'Herzégovine s'étaient réfugiées en
Italie, en Hongrie et dans les Pays roumains 6 - continuant, de cette

diaspora », la lutte pour arrêter la conquéte turque, au moins, sinon pour
reconquérir les territoires balkaniques perdus. Mais d'autres families du
même rang, demeurées sur place, cherchèrent à maintenir leur domina-
tion sur leurs territoires ancestraux, soit en passant souvent purement
pour la forme au mahométisme, soit par des alliances de famine con-
clues avec les nouveaux maltres, comme on l'avait déjh tenté, par exemple,
avec la « tsarine * Mara, fille du despote de Serbio Georges Brancovitch
(1427-1456) et épouse du sultan Mourad

Les éléments de la civilisation serbe sont surtout visibles
(Rs le début de l'Atat féodal, dans les formes que revét l'organisation
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6 Al. Rosetti, Istoria limbii romtne [Histoire de la langue roumaine], t. III, Les langues
slaves méridionales (VleXIIe siècles), Editions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1962,
p. 46, 48 et 49; D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-romind [La Diplomatique slavo-roumaine],
dans Documente prioind Istoria Rominiei, [abrégé, Introduction, t. II, Bucarest, 1956,
p. 68, note 3.

I St. Mladenov, Geschichte der bulgarischen Sprache, t. I, p. 52; et Al. Rosetti, op. cit.,
p. 48; &Aim= le Magnifique avait une chancellerie serbe, en méme temps qu'une chancellerie
grecque et une chancellerie turque, ainsi que d'influents conseillers d'origine serbe (N. Iorga,
Histoire des Roumains et de la Romanité orientale, t. V, Epo que des Braves, Bucarest, 1940,
p. 10.

Studii asupra tezaurului restituit de URSS [Etudes concernant le trésor restitué
par l'URSSI, E litions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1958, le chapitre Les rnanuscrits
par E. Llzarescu et I. R. Mircea, p. 330; Ion-Radu Mircea, Le plus ancien manuscrit rou-
main contenant des miniatures (en roumain ; travail encore en manuscrit).

V. JagiC., Historija knjiieonosti naroda hrvatskoga i srbskoga, knijga I, Staro doba,
Zagreb, 1867; Arturo Cronia, Storia della letteratura serbo-croata, Milan, 1956, chap. I.
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des chancelleries princières, des hauts dignitaires et de l'Aglise O.
Le slavon de rédaction serbe devient la langue de correspondance non
seulement avec les autres pays de culture slave, mals, souvent aussi,
avec d'autres pays voisins, dont l'Empire ottoman. également 7. L'archi-
tecture religieuse voit se répandre largement le type d'édifice du culte
que l'on rencontre 4 la même époque dans la vallée de la Morava. A la
même époque le « pope Nicodème * (mort en 1406), représentant de la
civilisation mixte gréco-serbe du XIV siècle, passe après avoir d'abord
dépensé son énergie au sud du Danube en Olténie, où il fonda pour
commencer le monastère de Vodita, puis celui de Tismana : le tétraévan-
géliaire slave copié, enluminé et revêtu d'argent par lui-même ou par les
moines arrivés avec lui, représente l'un des plus anciens témoignages
des relations culturelles roumano-serbes 8.

L'activité littéraire des trois premiers siècles d'existence de l'Atat
serbe bien qu'encore sous la dépendance de la littérature médio-
bulgare de tradition plus ancienne acquiert as le début une place

part au sein de la littérature en langue slave 9. Ce qui la caractérise,
c'est la création historique, d'abord sous la forme hagiographique des
Vies * de princes (considérés et glorifiés comme saints). Les centres

de culture de l'époque de début de la littérature serbe sont les monastères,
dont celui de Chilandar au Mont Athos création du fondateur de l' tat,
Rtiehne Némanj a (devenu saint Siméon) et de ses fils: Sabbas (qui organisa
l'Aglise et la vie monacale serbes) et Rtienne o le Premier Couronné orga-
nisateur de ntat sous forme de royaume. On renoua à Chilandar la tradition
byzantine des écrits hagiographiqu.es. Au fur et 4 mesure que les écrivains
deviennent conscients de lours possibilités, ils confèrent A. de telles «Vies *
un caractèrelaïque, politique, de plus en plus prononcé, ouvrant la voie
une littérature narrative fondée sur des faits réels, précis. Sous le convert
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hagiographique se dissimule un sens historique de plus en plus militant :
une idée politique qui sera, pour le XV° siècle et le suivant, un appel
h la lutte antiottomane 10. C'est pourquoi on peut dire que les V ies des
princes et des archeveques serbes, &rites par Parchevêque Danilo, ancien
hégoumène de Chilandar (mort en 1337) et par ses continuateurs, repré-
sentent une Writable narration historique et que cette ceuvre donna
naissance au courant historiographi que des « Généalogies * et des « Annales ».
Dans ces dernières sont consignées surtout après que le péril turc
commun aux peuples du sud-est de l'Europe provoqua une tendance,
plut6t théorique, de solidarité entre les beuples menacés de courtes
énumérations de dates et de faits qui font souvent connaltre les princi-
paux événements politiques qui eurent lieu au nord comme au sud du
Danube, h l'usage des lettrés et grands féodaux aussi bien serbes que
roumains 11 Au XVe siècle apparait un nouveau type d'écrivain, illustré
par Grégoire Tamblak, originaire de Bulgarie et ancien hégoumène du
monastère de Dé iani, qui, après avoir joué un r6le en Moldavie, finit ses
jours comme métropolite de Kiev 12, ou bien par Constantin, originaire
de Kostenec, dit le « Philosophe », qui continua, dans les cours et monas-
tères serbes, la rédaction des ceuvres historiques sous la forme d'écrits
hagiographiques, si recherchés et si goíités des connaisseurs des lettres
slavo-roumaines 13.

La fin du XV' siècle marque un moment critique pour la civilisa-
tion baikanique tout entière. L'arrivée des Turcs et le remplacement de
la classe dominante dans les pays du sud. du Danube par des féodaux

1° Cronia, op. cit., p. 30.
11 N. Iorga, Studii si documente privind istoria Romtniei [Etudes et documents comer-

nant l'Histoire de la Roumanie] Bucarest, 1901, Préface ; Fragmente de cronici i tiri despre
cronicari [Fragments de chroniques et renseignements concernant les Chroniqueurs] ; du mgme,
L'élément roumain dans les annales serbes (dans Revue historique du Sud-Est européen s, IVe
année, 1927, p. 227).

Istoria Romlniei, II, 392, 665.
12 Toute cette activité littéraire et l'éclat dont a joui l'Etat serbe ne sont pas restés

inconnus des Pays roumains ; ils ont créé chez les Roumains les notions de langue serbe s
pour les langues slaves méridionales etlalanguemédio-bulgare, et de serbe s pour désigner
les Slaves sud-danubiens en général, noms appliqués ensuite à toutes les populations slaves
réfugiées au nord du fleuve. La preuve en sont les nombreuses localités dénommées Sirbi, Sirbova,
Sirbsca, Sirbeni, ainsi que la désignation de Serbes s, m6me au XIXe siècle, donnée aux
colons bulgares du territoire de la Valachie. Cf. Iorgu Iordan, Nume de locuri romtnesti in
Republica Popular?' Romtnd [Noms de localités roumaines de la République Populaire Rou-
maine], Editions de l'Acad. de la R.P.R., Bucarest, 1952, p. 220 sqq ; avec la bibliographie
de la question. Pour le terme cp-sscioi au lieu de sichrapcini, cf. les manuscris nos 96
et 137, des années 1503 et 1462, chez P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din biblioteca Aca-
demiei R.P.R. [Les manuscrits slaves de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R.], t. I,
Bucarest, 1959, p. 124 et 172.
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14 Chr. Christov, G. Stojkov et Kr. Mijatev, Le monastère de Rita, Editions de l'Aca-
démie des Sciences de Bulgarie, Sofia, 1958. A la première page, on lit cette citation de
Guéorgui Dimitrov : On peat résolument af firmer qu'il n'y aurail pas eu aujourd'hui une Bulgarie
démocratique la Bulgarie du Front de la Patrie si dans les sombres temps de profond
esclavage, des monasares tels que celui de Rita n'avaient pas existé, qui sauvegardaient les senti-
merzts de nationalité, les espoirs et la fierté nationale du peuple bulgare et qui l'ont emptché de
disparaltre coznzne nation... s.

Photographie (en possession naguère de Stoica Nicolaescu) de l'acte slave original
et inédit, it la Bibliothèque de l'Académie de la .R.P.R., Photographies, paquet LXXIII, no
2. Mentionné, d'après l'original conservé dans la bibliothèque du monastére de Chilandar,
par Djordje Sp. Radojici6 dans Srpske arhivske i rukopisne zbirke na So. Gori (Arhivist.,
t. V, 1955, p. 8-10) et dans Srpsko-rumunski odnosi XIVXVII veka (extrait), Novisad,
1956, p. 18. Résumé et appréciations historiques chez P. NAsturel, Sultana Mara, Vlad
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musulmans (timariots) créa un péril pour le développement et parfois
pour l'existence ethnique des masses. La résistance de la population A,
l'envahisseur revét aussi à côté de la résistance passive ou armée
un aspect spécifiquement médiéval. Cette résistance prend une forme reli-
gieuse et culturelle en même temps, ayant pour points d'appui les monas-
tères autour desquels se groupent les masses, dans une défense opiniâtre
de leur langue et de leurs coutumes 14. Mais ces monastères ne pouvaient
subsister qu'avec l'aide matérielle et morale que L- à la place de leurs
protecteurs disparus, bulgares ou serbes ne pouvaient leur donner que
les princes roumains qui avaient conservé, sinon leur indépendance du
.1310itli3 leur autonoraie. Si la collaboration militaire entre les populations
des régions nord- et sud-danubiennes est en général assez rare sauf
au temps des croisades du XV' siècle (è, l'époque de Mircea l'Ancien,
de Vlad Dracul, de Jean de Hunedoara, etc.) ou à la fin du. XVI' (Michel
le Brave), l'aide apportée par les princes et les féodaux roumains à la
reconstruction et dotation des monastères de l'Athos, de Serbio et de
Bulgarie représente elle aussi une forme de collaboration h cette résistance
contre l'envahisseur il est vrai plutôt passive dirigée par les Pays
roumains.

Cette reprise du rôle joué, dans un passé qui apparaft toujours plus
éclatant, par les tsars et les despotes serbes en leur qualité de fondateurs
des établissements balkaniques de culture médiévale, eut lieu en sauve-
gardant, paraft-il, toutes les formes juridiques ; c'est le cas d'un acte
d'adoption, mentionné par un document de 1492. Cet acte représente
le commencement d'une époque de relations beaucoup plus étroites qu'au-
paravant entre la Valachie et le centre de civilisation serbe de l'Athos,
qui marquent le fait que les princes roumains assumaient le rôle joué
jusqu'alors dans les Balkans par l'Atat féodal serbe.

En. effet, en novembre de l'an 7001 de l'ère byzantine 15, le vol-
vode valaque Vlad le Moine acceptant d'aider le monastère de Chilandar
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Cdlugdrut fi Incepaturile legaturilor VIM Romtnesti ca mdndstirea Hilandar In 1492 [La sultane
Mara, Vlad le Moine et les débuts des relations de la Valachie avec le monastère de Chilandar,
en 1492], dans e Glasul Bisericii s, XIX e année, 1960, nO6 5-6, p. 498-502.

16 Tzarice tsarine est la traduction slave du titre de sultane o, Mara descen-
dant d'une famille de knèzes et despotes serbes et non pas de tsars.

17 Voir annexe I, p. 40, ligues 33-46, et p. 42, lignes 1-4.
is Picot, op. cit., p. 45. Georges Brancovitch, sa mère et son frère donnent au monas-

tère de Chilandar en 1496, mille florins (e Glasnik srpskog tgenog druistva s XXV, 1869,
Belgrade, p. 272.

161 Probablement avant sa mort survenue en 1487 (P. $. Ndsturel, op. cit., p. 500).
20 Qu'il s'agit, du moins formellement, d'une adoption, cela ressort des termes

employés par Vlad le Moine : e Notre mère s pour désigner Mara, son enfant s pour se désigner
lui-méme.
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par l'octroi d'une somme annuelle de 5 500 aspres, justifie ainsi sa do-
nation :

« Voyant done diminué, par suite de nos péchés, le nombre des
très pieux princes qui ont élevé, embelli et gratifié les saintes églises de
Dieu ; et surtout le temple et la sainte et impériale demeure qui se trou-
vent à la salute montagne de l'Athos ... le monastère appelé Chilandar,
trouvant ce monastère dépourvu de protection de la part de très pieux
princes serbes et bienheureux fondateurs, et voyant que la dernière en
vie, la très pieuse Dame et tsarine10 Mara, arrivée à la vieillesse et attendant
sa bienheureuse fin désire nous considérer comme son enfant et qu'elle
nous informe au s-ujet de ce saint monastère plus haut nominé en nous
suppliant, comme son fils, de ne pas laisser ce saint monastère dépourvu
de protection de la part de très pieux princes, mais de veffier sur lui et
de le gratifier et de pouvoir m'appeier nouveau fondateur. C'est pourqu.oi
nous, de tout cceur, nous avons accepté ce saint monastère, après la bien-
heureuse fin de la très honor& et bienheureuse susdite Dame et tsarine,
notre mère. Mara, et de sa sceur, la Dame Cantacuzène, j'ai accepté de
me considérer fondateur du saint monastère et de le gratifier autant que
nous le pouvons »17.

Ces lignes montrent très bien l'état d'abandon dans lequel se trou-
vait le traditionnel centre culturel serbe de Chilandar. Les derniers des-
paes de la famille Brancovitch, qui se trouvaient engagés dans une croi-
Bade antiottomane, ne pouvaient plus exercer leur rôle de protecteurs des
vieux sanctuaires18 ; seule la tsarine * Mara, alors retirée sur ses do-
maines proches de Serrès, pouvait encore protéger et aider de ses re-
venus l'ancienne fondation des princes serbes, en usant de l'influence
qu'elle avait conservée auprès du sultan. C'est pourquoi, par un testa-
ment 19 dont on sent l'écho à travers les lignes reproduites ci-dessus, Mara
en appela à Vlad le Moine, voivode de la Valachie, l'attachant par
un acte symbolique d'adoption 20 à l'héritage des « très pieux princes
serbes et lui octroyant, en même temps, une place chèrement:payée
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Compte tenu des actos pour Chilandar mentionnés plus bas (note 22), si l'on consi-
dére que le paiement de la somme annuelle et des frais de voyage a &A fait réguliérement,
on constate que, rien que pour le Katholikon, il a été dépensé en 53 ans 425 100 aspres,
auxquels s'ajoutent 48 000 aspres environ entre 1512 et 1526 pour la Tour des Albanals.

33 Photographies d'actes inédites de mars 1497, du 15 mai 1510, du 30 avril 1525 et du
27 février 1531 (A la Bibliothéque de l'Académie de la R.P.R., Photographies, paquet LXXIII,
II°6 4, 10, 14, 17), 23 aoAt 1517 et 20 avril 1534 (publiées dans D.I.R. B, XVIe siécle,
t. I, p. 128; et t. II, p. 158-159). Celui du 30 aotit, mentionné par Dj. Radojilié, op. cit.,
(Arhivist, t. V) écrit en vieux-slave et rédigé en serbe. Dans son acte de 1510, le VoIvode
VIAdut, fils de Vlad le Moine, répéte le texte de l'acte de 1992.

23 Document no 17 : HOPLiffORdWii ngrkmak-ritti 261<a>rov<h>ET<H>siiii r<o>en<o>Tdrn, 14<4>.
PEMIL H MAN H poAariAoW r<o>E<110>it<cr>e4nt14.

24 8,411011 d>pH CHIL6CK11E.

23 D.I.R. A. XVIe siècle, t. I, p. 356-357. Cf. aussi Radojiéid, op. cit. (Arhivist, t. V).
26 Voir les actes de 1525, 1531 et 1534 cités A la note 22.
26 Dite des Arbanasi d'après ses fondateurs appartenant à la famille régnante

d'Albanie. Photographies d'actes inédits des 2 aotit 1512, 16 mai et mai 1525 (A la Bibliothéque
de l'Académie de la R.P.R., Photographies, paquet LXXIII, nos 11, 13, 15. Pour les actes
de 1525, conservés aujourd'hui en originaux A la Bibliothèque du monastére de Chilandar,
voir aussi Radojiéié, op. cit., (Arhivist, vol. V).

28 Photographie de l'acte inédit du 23 février 1536 (A la Bibliothéque de l'Académie
de la R.P.R., Photographies, paquet LXXIII, no 19). C'est là que Domentien a écrit en 1243
la Vie el l'éloge des saints Simeon et Sabbas (cf. Jagié, op. cit., p. 177).
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de fondateur è c6té des tsars, knkes et despotes serbes 21 Mais par
la voix de Mara s'expriment l'espérance de la population balkani-
que de trouver dans le voivode roumainalors quasiment indépen-
dant un nouveau protecteur. A partir de cet acte, les chrysobulles
des princes valaques confirmant des donations pour Clailandar se sued).-
dent sans interruption jusqu'en 153422. Dans la rédaction de 1531 de l'acte
de confirmation de la donation de son aieul, Vlad le Noy-6 réaffirme
cette descendance symbolique dans la formule « nos prédécesseurs très
pieux, princes, tsars et ancêtres et parents de Ma Seigneurie » 23 qui ont
aidé le monastère de « Filandar », «des grands tsars serbes »24. Pour bien
connaltre le Writable caractère de ces actes, il est intéressant de savoir
que l'on ne connalt qu'un seul acte de donation moldave A, Chilandar,
de l'an 153325: Pierre Rares, également apparenté A, la famine Bran-
covitch, accepte d'aider le monastère, lui promettant un appui encore
plus grand si, par les prières des moines, «il échappe des mains des nations
étrangères entendant par lè Pennemi conamun, les Tuns.

D'autres petites unit& de ce complex° serbe du mont Athos sont
aidées plus rarement par les princes valaques. Ainsi, par exemple,
ils aident la maladrerie du monastère 282 la « Tour des Albanais » 27 et
la « Tour de notre saint père Sabbas, qui se trouve è Carée » 28.

Mais les relations entre les centres de culture serbes et la Valachie
n'étaient pas seulement le résultat de pareilles adoptions symboliques.
Celles-ci out été renforcées aussi par la parenté des princes, par les femmes,
avec les derniers descendants de la maison des Brancovitch et avec les

www.dacoromanica.ro



29 D'importantes familles de nobles hongrois, comme par exemple celle des comtes de
Cilly, ont eu des relations de famille permanentes avec les despotes serbes, méme au XVe
slécle ; les bandera du despote de Srem, souvent mentionnées à et5té de la puissante famine
des Iaktitch qui possédait des domaines importants dans le comté de Csanad ont pris
part, vers 1500, A la lutte contre les Turcs sur le Danube, en Croatie et en Slovénie ; cer-
tains membres des dynasties serbes ont été utilisés par la Porte dans ses luttes d'expansion.
en Bosnic, Serbie et Monténégro (v. C. Jiraek, op. cit., t. II, p. 228-229) et peut-etre
meme contre les Roumains (cf. Istoria Rominiei, t. II, p. 368).

39 L'acte du 18 juillet 1504, chez Stoica Nicolaescu, Documente slavo-romine cu privire
la relaiiile Tdrii Romtne;ti ;i Moldovei cu Ardealul tn sec. XVXVI, Bucarest, 1905, p.
241-246. Pour Démètre lakgitch, v. Picot, op. cit., p. 41-42.

Istoria Romtniei, t. II, p. 619-620. Cf. Viala lui Maxim, mitropolitul Munteniei
[Vie de Maxixne, métropolite de Valachiel, dans l'eArhiva IstoricA a Rominiei 11, t. II, Bucarest
1865, p. 67-68. Pour sa présence dans notre pays, v. Em. Turdeanu, Din vechile schimburi
culturale din/re Romtni ;i Jugoslavi [Anciens échanges culturels entre Roumains et Yougo-
slaves] dans Cercetäri literare *, t. III, Bucarest, 1939, p. 153 et 155.

32 Pour Salomon Crnojevit, fils de Djuradj Crnojevi6, patron de l'imprimeur Macaire
A Cetinje, v. P. P. Panaitescu, Liturghierul lui Macarie [Le liturgiaire de Macaire] 1508,
Bucarest, 1962, Introduction, p. XVI. Il trouve la mort dans les compétitions pour le tittle
de la fin du règne de Neagoe Basarab (1521-1522).

" La filiation de Despina-Militza est incertaine ; elle pourrait etre la fille de Domka,
la premiAre femme du despote Iovan Brancovitch (d'après le s Synodicon du tsar Boril *,
chez Em. Turdeanu, La littérature bulgare du XIV e si&le et sa diffusion dans les Pays rou-
mains, Paris, 1947, p. 144). L'historiographie yougoslave admet seulement sa parenté (rodaka)
avec Maxime Brancovitch (D. Sp. RadoWid, Srpsko-rumunski odnosi, etc. p. 18), Landis que
les arguments de I. Filitti (Despina, princesse de Valachie, fille presumée de Jean .Branco-
vitch dans Revista istoriat romtnA s, t. I, 1931, p. 241-250) et de M. Romanescu (Neamurile
Doamnei lui Neagoe Vodd [Les parents de l'épouse de Neagoe VodA], Craiova 1940) ne sont
pas convaincants. V. aussi ci-dessous, notre note 44.
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grandes famines Modales serbes en exil 29. Il se forma ainsi en Valachie
et en Moldavie, au XVI' siècle, une Writable dynastie qui, parallèlement

sa large action d'assistance accordée aux centres culturels serbes et
grecs, réussit également 6, grouper autour d'elle nombre de lettrés serbes,
si nécessaires 6, la chancellerie et 6, la culture de langue slave.

Après la mort de Vlad le Moine considéré comme le fils adoptif
de la tsarine Mara Radu le Grand (1496-1508), son fas et successeur,
ajouta 6, ces relations de parenté, le mariage de Pirvu, le fils de sa sceur,
avec une filie de Démètre Ialigitch, grand Modal serbe, maintenant magnat
de la couronne hongroise et possesseur d'importantes propriétés dans la
zone de Cenad 2°. Radu abrita 6, sa Cour de nombreux autres expatriés,
entre lesquels. ne faut pas oublier le despote de Srem, Georges, devenu
le moine Maxime, arrivé là avec des familiers et tout ce qu'il possédait 31
ainsi qu'avec des parents dont Salomon Crnojevie de la famine princière
du Monténégro 32, et Despina, la future femme de Neagoe Basarab 33.
C'est 6. ce Maxime que l'on doit probablernent Pengagement du
hiéromoine Macaire de Cetinje pour Pimpression des livres slaves néces-
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34 Istoria Romlniei, t. II, p. 678-684; P. P. Panaitescu, Liturghierul lui Macarie,
Introduction ; Radojidid, Srpsko-rumunski odnosi, p. 18.

38 Istoria Romtniei, t. II, p. 619.
38 Istoria Romtniei, t. II, p. 611 et 619-620. Pour le rdle joué par Maxime, cf. Vial a,

etc., p. 68.
37 Voir P. P. Panaitescu, Mircea cel Bdtrtn, Bucarest, 1936, p. 146; Em. Turdeanu,

Din vechile schimburi culturate, p. 142; J. Mildevié, Manastiri u Srbiji dans Glasnik o,
XXI, 1867, p. 37-38. En 1850, l'inscription de Manastiritza mentionnait un certain e Radoul
beg *, qui selon la tradition a restauré l'église de Nicocléme le Serbe et l'a fait repeindre
(d'aprés I. P6elar, Okruienije Krajinsko, dans Glasnik... *, IX, 1857 p. 189-242, rensei-
gnement communiqué par Em. LAzdrescu de l'Institut d'Histoire de l'Art, de l'Académie de
la R.P.R.).

a* G. Bal§, O bisericd a lui Radulcel Mare In Serbia, la Lopufnja [Une église de Radu
le Grand en Serbie, à Lopumja] dans Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice *, IVe
année, 1911, p. 194-199; Istoria Romlniei, II, 736, 1057. Ses relations avec la Serbiepeut-8tre
avec le monastère de KrOedol, ressortent aussi de la mention de son nom et celui de sa femme
Catalina dans l'obituaire de Daiani, écrit en 1572. Cf. Em. Turdeanu, Din vechile schimburi,
p. 191. La famille de Radu le Grand et du burgrave (pitralab) Gherghina est également
mentionnée au monastère de P6inja (Stoica Nicolaescu, Documente slavo-romtne, p. 4-5; Em.
Turdeanu, op. cit.; p. 189-190).

39 En 1570-1574 le Volvode Alexandre demande au monastère Sainte Catherine du
Sinai de mentionner Io Alexandre le Volvode et l'aleul de Ma Seigneurie, Io Mihnea le
Voivode, et le Ore de Ma Seigneurie, Io Mircea le Volvode, et la mére de cceur de Ma Sei-
gnaurie, la princesse Despina, et les frères de cceur de Ma Seigneurie, Io Mihnea le Volvode et
Io Vladul le Voivode et Io Milo§ le Voivode et Io Pierre le Volvode, et le fils de coeur de
Ma Seigneurie, Io Mihnea le Volvode (dans D.I.R., B., Valachie, XVI* siècle, t. III (1551
1570), n° 437, p. 381). Les noms de Milo§, d'Héléne et de Despina portés par les enfants du
Volvode Alexandre de Valachie (Stoica Nicolaescu, op. cit., p. 282) ; celui de Roxanda porté
par sa tante, filie de Mihnea le Mauvais (ibid. p. 4) probablement l'épouse de Bogdan
de Moldavie (1507-1517) (N. Iorga, Hist. Roum., t. IV, Les Chevaliers, Bucarest, 1937,
p. 329, 346), ou celui d'Erina porté par la filie du VoIvode Milo§, frére du m8me VoIvode
Alexandre (Stoica Nicolaescu, op. cit., p. 80) indiqueraient l'origine serbe, par les femmes, de
cette famine régnante. Daspina est aussi le nom de la fille de Pierre le Boiteux, frère de Milo§
et du Voivode Alexandre. Pour l'utilisation de ces noms par les dynasties serbes, cf. C. Jiredek,
op. cit., p. 210-246; et N. Iorga, ibid., p. 510. Voir aussi les noms mentionnés dans l'obi-
tuaire du monastère de Tismana, de 1799 (Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., manu-
Boras nos 2460, f. 12 v. et 2500, f. 12) et du monastère de Cotmeana, de 1781 (ibid.,
ti° 2603, f. 5).
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saires à l'Aglise ". Devenu vers 1505" métropolite de Valachie, Maximo
s'avéra n'étre pas seulement un lettré, mais aussi un diplomate habile,
car Radu le chargea d'aplanir un conflit avec Bogdan., fils d'Atienne le
Grand (en 1507, puis en 1508"), et le voivode suivant Mihnea le Mau-
vais le chargea de négociations avec le roi de Hongrie Ladislas.

La protection accordée au monde serbe par Radu le Grand ressort
aussi de son activité constructive au-delh des frontières de son pays
on lui attribue la réparation des monastères de Vratna et de Manastiritsa 57
et on lui doit, à lui et à son oncle le pircAlab (burgrave) Gherghina, la créa-
tion en 1500-1501 du monastère de Lopu-61ia 38 situé entre les vallées
du Timok et de la Morava.

Ces relations de famine semblent avoir également continué sous son
successeur, Mihnea le Mauvais : il n'est nullement exclu que ce dernier
ait été apparenté A, son tour aux grandes families serbes 39. Car s'il y eut
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44 Pour l'origine serbe du patriarche Niphon, cf. Gabriel le Prote, Viala Sfintului Nifon
[Vie de saint Niphon] éditée par les soins de V. Grecu, Bucarest, 1944, p. 34 si 35.

41 Istoria Romtniei, t. II, p. 617-620; St. Stefanescu, Rolul boierilor Craiovesti tn
subjugarea Tdrii Rominesti de catre turci [Le rale des boyards Cralovesti dans l'asservissement
de la Valachie par les Tares], dans Studii f i referate privind Istoria Romtniei, re partie,
Bucarest, 1954, p. 697-718.

42 Dans la peinture de la petite Eglise du convent de Bistrita on trouve les figures
des saints Simeon et Sabbas, peints en 1523-1529 (information fournie par Ana-Maria
Musicescu, de l'Institut d'histoire de l'art de l'Académie de la Republique Populaire Roumaine).

" Par Caterina e Cantacuzina *, sceur de la tsarine Mara, la famille Brancovitch était
apparentée aux comtes de Cilly et aux rois de Hongrie. Cf. le tableau généalogique de la famille
Brancovitch dressé par Al. Ivia, op. cit., et M. Romanescu, op. cit.
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entre Mihnea et le métropolite Maxime Brancovitch une inimitié qui
força ce dernier A, quitter la Valachie et à finir sa vie comme métropolite
de Belgrade, cela pourrait s'expliquer par de vieilles rivalités de famine
entre les Modaux serbes apparent& au prince et aux boyards valaques.
Ce sont précisément les relations entre les boyards dits Cralove§ti et les
hiérarques d'origine serbe (Niphon et Maxime)" qui pourraient expli-
quer la persécution de ceux-ci et le conflit entre les Puissants Modaux
roumains et Mihnea, le prince autoritaire, qui fut surnommé h cause
de cela, le Mauvais ; de même Passassinat de ce prince A, Sibiu par un
Iakgtch pourrait (Are intégré dans ce processus politique, démontrant le
rôle joué par ces families dans les affaires internes de la Valachie 41.

Le conflit entre ce voivode et le parti de boyards serbophiles des
Cralove§ti se solda par la victoire de ces derniers : par Pinfluence dont
ils jouissaient A, la Porte et dans le monde balkanique, par leurs relations

peut-être même de famille avec les grands Modaux serbes, avec
les renégats musulmans d'origine serbe et roumaine, comme aussi par
les immenses domaines dont ils disposaient, ces boyards réussirent A.
transformer le banat d'Olténie en un fief personnel et m'ème A, (Wider du
sort du trône princier. Lour fondation, le monastère de Bistrita, était
devenu le principal foyer de la culture slave de nuance serbe 42

Plus tard, en 1512, les Craiove§ti réussirent avec le consentement
de la Porte h imposer comme souverain un membre de leur famille :
Neagoe (fils du vornic Pirvu et de Neaga, son épouse) qui passait pour
le fils illégitime de Basarab-Tepeluq. Alors, afin de cacher aux yeux
des contemporains sous un éclat royal" l'origine assez douteuse de Neagoe
et pour s'assurer au-delà des frontières Pappui de Pinfluente noblesse
serbe, on lui choisit pour épouse Despina, parente du métropolite Maxime
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44 L'ancien obituaire d'Arges (Archives de l'Etat, Bucarest, manuscrit 742, feuillet 8;
&Ind avec beaucoup d'erreurs d'apres Al. Odobescu, dans sConvorbiri ¡iterare *, t. XLIX,
1915, p. 1219-1221, et utilise par I. Filitti, op. cit., p. 249-250), donne la liste des membres
de la famille Brancovitch, en commencant par le a saint knèze Lazare * (cosAyrbi larki
A 4411) dont ils descendaient par les femmes. Cette famille a plusicurs branches. Sur la ligne
de la descendance du kneze Lazare et de son arrière-petit-fils le despote Etienne (l'Aveugle),
figurent également la princesse Despina, ép( use de Neagoe Basarab, sous le nom de mere Pla-
tonida, et sa fille Stana, en religion mere Sophronia. Paimi ceux qui sont menticnnes apres
elle se trouvent aussi la a tsarine Mara et sa sceur, la princesse Catacuzina s (sic 1). Une autre
princesse Mara fille de Saint Jean C<RA>T<d>r0 6411Fid) semble etre Marie, la fille
du despote Jean, mort en 1502 et considéré comme saint au monastère de Kru?edol
(v. les icones représentant Etienne l'Aveugle, sa femme et ses fils, en tant que saints

M. Romanescu, op. cit., p. 5 et 7). Le réclacteur de cet obituaire de famillepeut-etre la
princesse Despina elle-meme, apres 1522 fait preuve d'une profonde connaissance de toutes
les ramifications généalogiques des Brancovitch et confiime sans préciser son père et sa
mere la descendance de celle-ci d'Etienne l'Aveugle (1458-1477). On constate aussi son
respect marque pour sa famille par la presence du a saint kneze Lazare dans les fresques
d'Arges (v. plus loin, p. 390 et note 53). Pour Roxanda-Iovana, cf. G. Millet, Broderies
religieuses de style byzantin, Paris, 1947, p. 32, et Maria Musicescu, O broderie necunoscutà
din vremea lui Neagoe Basarab [Une broderie inconnue datant du temps de Neagoe Basarabb
(o Studii si cercetAri de istoria artei s, 2, 1958, p. 37 et note 6).

45 Em. Turdeanu, op. cit.
46 En 1517 (voir le document de la note 22) Neagoe augmenta la somme fixée par

Vlad le Moine en 1492, et la porta de 5 500 aspres A 7000, plus 700 aspres pour les frais de route.
Si nous admettons qu'il continue le versement des sommes fixées, il s'ensuit que dans les 5 pre-
mieres années de son règne il dépensa 27 500 aspres et les 5 autres années 38 5CO.

47 Cf. les monasteres serbes auxquels il a fourni des subsides, identifies d'apres la
Vie de saint Niphon par le Prote Gabriel, chez Em. Turdeanu, op. cit., p. 158; Oreiscou,
Menorlitza et Déeiani, tons dans la vallée de la Morava, KruAedol, pres de Belgrade et
Trescavitza dans la region de Prilep, Kousnitza en Macedoine, Kueejna en Seibie orientale ;
voir plus loin la note 54.

48 P. P. Panaitescu, Liturghierul lui klacarie, Introduction, p. XIV.
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Brancovitch et descendante du despote tienne l'Aveugle (1458-1477)".
Les descendants de la princesse Despina portent les noms de leurs ascen-
dants sur cette lignée : Anghelina, loan, 'mina ou Roxanda (son fils et
ses filles), Marco (un fils de Roxanda et petit-fils de Despina).

De même les nombreuses donations de Neagoe Basarab et de Des-
pina témoignent de la continuation sous son règne du patronage des
centres monastiques serbes et balkaniques en général, ainsi que de l'in-
térét manifesté pour la patrie d'origine 45 de sa femme. Car, c'est alors
que la Valachie fit au-dell, du Danube de nombreuses donations en objeta
et en espèces : rien que pour la grande église de Chilandar, ce prince donna
pendant les 10 ans de son règne non moins de 66 000 aspres 46 prélevées
sur les revenus du pays. Il ressort d'autre part que, en général, la contri-
bution A, Pceuvre de construction et de réparation des monastéres de Serbio
et de l'Athos est particulièrement importante 47. Le voivode et son
épouse sont done les grands bienfaiteurs de ces centres de résistance
culturelle 45, et on peut dire que dans cette politique d'aide du monde
slave des Balkans au XVI' siécle le régne de Neagoe Basarab représente

www.dacoromanica.ro



13 RELATIONS CULTURELLES ROUMANO-SERBES AU XVie SIÈCLE 389

sinon le premier moment important, du moins le plus marquant de l'époque
dont nous nous occupons.

Des échanges continuels avec le monde slave, serbe surtout,
s'ensuivit une vive aetivité culturelle qui se déroula a la Cour princière
de Tirgovi§te. La arrivaient, repartant toujours avec de riches présents,
des représentants des monastères du sud du. Danube ; la s'abritaient tent-
porairement ou pour un temps plus long des prélats d'origine serbe,
simples visiteurs à la recherche de cadeaux ou bien occupant une place
dans l'administration même de l'Aglise. Près du prince, mais surtout
auprès de la princesse ou dans les monastères, s'établissaient des parents
plus ou moins proches, des lettrés et des familiers, venus d'au-dela du
Danube, en apportant avec eux leur mode de vie ou leurs propres tradi-
tions culturelles, et beaucoup d'entre eux s'y assimilaient. Outre Salomon
Crnojevi6, déja mentionné, nous devons citer en premier lieu- le cas des
cousins de la princesse Despina , le logothète Stepan 49 et sa scour Despina.
Ces réfugiés pauvres et sans patrie parvenaient, avec la protection de la prin-
cesse, à se marier dans leur pays d'adoption à des autochtones, et à acqué-
rir ainsi de riches possessions, situées surtout dans la région qui se trouve
entre Curtea de Arge§ et Rimnicul Vulcii. Ils y apportèrent un genre de
vie différent de celui des boyards roumains. Stepan, par exemple, un lettré,
dirigea aussi les intérêts personnels de la princesse, sa cousine, lorsque
eelle-ci fit construire au monastère d'Arge§, une chapelle dédiée à Saint
Nicolas 5° et située dans une tour des murs d'enceinte. 11 s'agit là d'un
autel particulier, destiné à l'usage de la princesse et de ses parents, érigé

eôté de la brillante fondation de son époux et placé probablement
selon l'habitude caractéristique de la Serbie des temps les plus reculés 7

L'acte du 13 mars 1572 (D.I.R., B. XVI« siècle, t. IV, n° 66, p. 62-63; v. aussi
Stoica Nicolaescu, Documente slavo-romtne, p. 267; et M. Romanescu, op. cit., p. 16). Le bui grave
(pircdtab) Stan a épousé la scenr du logothète Stepan, la noble dame Despina, cousine ger-
maine de la princesse Despina, avec une grosse dot et précieux joyaux, ainsi qu'avec une
grande fortune provenant de la princesse Despina s. Le logothète Stepan de CiofrIngeni
ou Uesti et sa scour Daspina furent dotés et marl& par ses soins, Despina a un certain pfrcalab
Stan et Stepan a Parascéve (sous le voile, la nonne Anghelina) ; tous les deux avaient de
grandes possessions. Rien que la fortune de Despina, femme du pircAlab Stan, atteignait
180 000 aspres. Toute cette fortune en moulins, vignes, terres et serfs a Uesti (Oesti), Cio-
fringeni, $uici etc. situées entre la résidence princiare d'Arges et la ville de Minnie, ou sur l'Olt,
telle que G.ineasa près de Slatina, furent réunies entre les mains du logothète Stepan (actes
des 11 juin 1565, 15 mai 1576, 13 avril 1581, 13 novembre 1611, 13 janvier 1613, 28 juin
1629 dans D. I. R., B. XVI« siècle, t. III, no 250, IV, no 229, V, no 18; XVII° siécle, t. II,
n9« 23, 135, 165 et Archives de l'Etat, Bucarest, fonds des Dépáts particuliers it la date de
1629).

5° Le document du 13 janvier 1613 (D.I.R., B, XVII« siècle, t. II, no 135, s du coin
du saint monastère d'Arges s'oblige à administrer la terre de Gdnesti, située prés Slatina,
dédiée a cette chapelle par la princesse Despina, mais s après la mort de la princesse il devra
défendre et entretenir cette petite église
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Cette hypothèse a été émise par Stoica Nicolaescu, op. cit., p. 267-268. C. Jire&k
(Geschichte der Serben, II, p. 180) rappelle cette coutume répandue au moyen Age. Saint
Nicolas apparalt souvent comme le patron de nombreuses familles de la ville médiévale de
Belgrade. Voir aussil'icone de Saint Nicolas, avec la représentaticn de Neagoe Basarab, qu'accom-
pagnent ses trois fils, et de la princesse Despina avec deux de leurs filles, dans e Buletinut
Comisiei Monumentelor Istorice s, t. XXXIII, 1940, planche non numérotée.

58 Louis Reissenberger, L'église du monastère épiscopal de Kurtea d'Argis en Valachie,
traduit de l'allemand, Vienne, 1867, p. 13; Al. Odobescu, Episcopia de Arges [L'éveché d'Arge§j
dans e Convorbiri literare s, XLIX, p. 1219; Victor BrAtulescu, Frescele din biserica lui Neagoe
de la Argef [Les fresques de l'église de Neagoe à Arge§], Bucarest, 1942, p. 21, fig. 24.

58 Les portraits des fondateurs du monastare de Ravanitza (V. Petkoviè, Manastir
Ravanica, Belgrade, 1922, fig. 19) présentent des differences d'aspect pour les personnages
et l'église. Pourtant les differences ne peuvent pas supprimer l'impression de ressemblance
existant entre la representation d'Arge§ et celle de Ravanitza.

52 Cf. la mention de Neagoe Basarab et de Despina dans les obituaires serbes de
Kru§edol, Sopodani, Lesnovo et Pdinja (Em. Turdeariu, Din vechile schimburi, p. 160, 189-190).

56 L'une d'elles représente les saints nationaux Siméon et Sabbas, fondateurs de la
dynastie des Némanides, aux pieds desquels est peinte à genoux ila princesse Despina s-
en vetem.ents noirs de veuve, accompagnée de ses filles, la princesse Stana * et la princesse
Roxanda s, ce qui date l'icone entre septembre 1521, date de son veuvage, et le mariage
de ses fines en 1526. (N. Iorga, Les arts mineurs en Roumanie, t. I, Bucarest, 1934,
chap. I, Icones, pl. 1. Voir aussi Mirjana Corovid-Ljubinkovid, lz problem ikonografic
srpskih svetitelja Simeona i Saya, dans Starinar *, nouvelle série, VIIVIII, 1956-1957,
Belgrade, 1958, p. 77).

56 L. Mirkovié, Crkveni umetnicki vez, Beograd, 1940, p. 38, planche XII, 4 et planche
XXVII, 2; M. Romanescu, op. cit., p. 20, 23. L'identification du monastare auquel avait
appartenu la broderie du ler décembre 1519, d'apròs V. Valtranovid (Ncdpis na felon od
godine 1519, dans Starinar *, IV, 1889, p. 99-105).
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sous la protection du saint protecteur de la famille (slava) ". Dans
grande église du monastère de Curtea de Arge§ ne manquent pas, non
plus, des preuves attestant la persistance des traditions de famine de
Despina : l'ancienne peinture de l'intérieur comprenait aussi, à ceité
et parmi les fondateurs, princes du pays, les figures du « saint knèze Laza-
re » et de sa femme 1VIilitza soutenant une 4glise du type serbe à onze
tours 52 sous laquelle apparaissent leurs fils, deux adolescents couronnéa
(probablement Lazare et Atienne)53. Comme ces portraits semblent
avoir été inspirés par les fresques de Ravanitza, ils apportent un témoi-
gnage de plus sur les étroites relations, culturelles et artistiques, existant
dans le second quart du XVI' siècle, entre Serbes et Roumains 54. De
méme les icones qui, après la mort de son mari, accompagnent la princess&
Despina dans sa fuite h. Sibiu 55 représentent, elles aussi, des preuvea
dans ce sens. Nous y devons également mentionner deux des donationa
personnelles de cette princesse aux monastères serbes : les deux cols,
enrichis de perles, brodés peut-Atre par elle-même en 1519, et donnés
des couvents serbes, dont l'un est celui de KruEs:edol et l'autre pourrait
Atre celui de DéZiani 56 C'est encore d'elle qu'est resté un manuscrit
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du Syntagma de Mathieu Blastares, en rédaction serbe, donné au monas-
Ore de Bistrita en Olténie 57.

Tout cela semble prouver suffisamment, A, notre avis, la création
par des relations de famine d'un milieu propice A, une influence serbe en
Valachie, influence culminant avec l'accès au trône de Despina Bran-
covitch. Elles subsistent encore puissantes sous sa fille Roxanda, épouse
de deux princes : du belliq-ueux Radu de la Afumati et ensuite de Radu
Paisie, ancien hégoumène d'Arge§ 58, qui tons les deux ont continué
la série des donations roumaines faites aux monastères de la Péninsule
des Balkans 59 et qui ont protégé leurs fondations de famille de Curtea
de Argeq (la grande église, peinte en 1526, et la petite chapelle, dite de
saint Nicolas), ainsi que leurs parents et familiers établis en Valachie 69.

Entre 1521-1530, l'aire de la politique dynastique des Brancovitch,
réfugiés en Transylvanie et en Valachie, a embrassé également la Moldavie.
La princesse Despina (« BA'sgräbeasa »), abritée A, Sibiu, maria Stana,
Pain& de ses filles, au volvode de Moldavie Rtienne le Jeune (en 1526)61.
Celle-ci après la mort de ce prince, survenue en 152762, reviendra auprès
de sa mère et prendra le voile tout comme elle sous le nom de So-
plironia63. C'est encore A, la «BAslräbeasa » que Pierre Rarq demanda en

57 Le manuscrit slave no 286 de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. (P. P.
Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., t. I, Bucarest, 1959, p. XV.
La note de 1636, qui mentionne la provenance de ce manuscrit, est de la main d'Udriste
Nasturel.

58 Ion-Radu Mircea, Tara Romtneascd fi tnchinarea raielii Brdila [La Valachie et la
soumission du raYa de Braila] (extrait de sBalcania *, IV, 1941), p. 457.

59 Radu de la Afumati, sous lequel fut peinte l'église de Neagoe Basarab de Curtea de
Arges, et Radu Paisie firent de nombreuses donations en faveur de Chilandar et de la Tour
des Albanais (voir les notes 22, 26 et 27).

60 Roxanda donna it son servitor Stepan s, le logothète d'Obiditi, a l'occasion du
mariage, une terre au village de Barcanesti. Cf. des actes du 15 juin 1571 (St. Greceanu,
Genealogiile documentate ale familiilor boere§ti [Généalogies documentées des famillcs de bo-
yards], t. II, Bucarest, 1916, p. 182; 30 juin (1571-76) (D.I.R., B. XVIe siècle, t. IV,
no 187); 1592, 30 juin (Académie de la R.P.R., sceau 237; St. Greceanu, op. cit., p. 183-84)
et juillet 23 (ibid., P. 88); enfin 10 avril 1577 B, XVI' siècle, t. IV, 256). Voir
aussi l'acte du 5 octobre 1546 pour la terre de Gäneasa appartenant a la petite église Saint
Nicolas B. XVIe siècle, t. II, p. 345, no 360).

Roxanda fut mariée à Radu de la Afumati, après la mort plus qu'opportune de la
première femme de ce prince (voir la lettre du ler décembre 1525, de Jean Zapolya, chez A.
Veress, Acta et epistolae relationum Transylavaniae Hungariaegue cum Moldavia et Valachia
t. I, Budapest, 1934, p. 136).

63 Stana, fille de la princesse Despina, et Roxanda, fille d'Hélène Rares, ont été aussi
suspectées par leurs contemporains d'avoir participé it la fin tragique de leurs époux.

63 Voir l'obituaire d'Arges, cité it la note 44, et la pierre tombale de 1531 (N. Iorga,
Inscriplii din bisericile Romtniei [Inscriptions des églises de Roumanie], Bucarest, 1905, p. 147;
V. Bratulescu, op. cit., p. 18, et fig. 6).
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64 Istoria Rominiei, t. II, p. 640-642.
65 Voir entre autres l'acte cite it la note 25, accordé en 1533 au monastere de Chilandar.

Pierre Rare§ et Helene firent des donations aux monasteres serbes de Sopo &ant, Lesnovo,
Kru§edol fondation des Brancovitch Cratovo, etc. ; Em. Turdeanu, op. cit., p. 160;
le meme, La littérature bulgare, p. 144.

66 Dans les inscriptions votives de ses fondations de Botosani (églises de l'Assomption
et St. Georges protecteur attitré des families des despotes serbes elle s'intitule e fille
du tsar Jean le Despote (chez N. Iorga, Inscriptii din bisericile Romtniei, t. I, p. 219, no 462
et p. 220, no 469) et de Suceava (chez E. Kozak, Inschriften aus der Bukowina, apud N. lorga,
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1529 la main d'Hélène, la fille de Jean, l'ancien despote de Srem (décédé
en 1502) ; Hélène participa A, Pactivité politique de son époux jusqu'h,
la mort de celui-ci, survenue en 1546, puis elle dirigea aussi la politique de
lours fils, Alie et Rtienne, jusqu'en 1551, et disparut après cette date dans
des conditions tragiques, non sans laisser à ses Elles Roxanda et Kiajna
le soin de continuer 6, protéger la création culturelle serbe, en Valachie
et en Moldavie.

L'un des traits caractéristiques du règne de Pierre Rare§ est la
reprise de la politique autoritaire de son père, Atienne le Grand, tant par
la limitation de la puissance croissante des grands féodaux que par sa
tentative de reprendre la lutte de résistance antiottomane 64. Pour attein-
dre ces buts, Pierre Rare§ eut également recours Al'appui des petits boyards,

des paysans libres et des habitants des vales, ainsi qu'h des relations
politiques découlant de son mariage avec une descendante de la famille
des knèzes et despotes serbes. Des parents de celle-ci se trouvaient dissé-
minés dans tout l'Empire turc et aussi en Transylvanie oli. ils jouent un
r6le de marque, au point de vue politique et militaire, soit aux côtés
des impériaux, soit comme partisans de la famine de Jean Zapolya,
dans les luttes pour la domination de ce pays. Par ses relations avec ces
Serbes réfugiés, par son ascendance illustre, par son savoir et par ses
suivants fidèles, la princesse Hélène apporte une aide inestimable b,

Pierre Rare§. Mais, l'époque de Pierre Rare§ représente en méme temps
le second moment important du XVI' siècle, en ce qui concerne l'action
d'assistance accordée à la résistance des populations subjuguées du sud
du Danube : des donations d'argent et d'objets d'art ainsi que les nom-
breuses fondations religieuses ',Ades par le prince et ses boyards
des frontières, témoignent d'un renouveau de Punité de la civilisation
balkanique en lutte contre la domination ottomane 65.

La princesse Hélène était bien consciente du prestige qu'elle con-
férait à Pautorité du prince, souvent contestée par les grands féodaux :
le titre de « Despotovna », de « fille du tsar Jean le Despot° », ou de
4 fille ... du despote », accompagne presque toujours son nom dans les
inscriptions de ses fondations, ou sur des objets d'art, surtout après 154666.
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Studii si documente privind Istoria Romtnilor, t. V, p. 651). De mane la pierre tombale de
Pobrata (N. Iorga, Inscripiii, etc., I, p. 56) ou la dédicace de Démare Lioubavitch sur
l'Apostolos imprime pour la Moldavie en 1547 (I. Bianu et N. Hodos, Bibliografie rom(neascd
veche [La bibliographie roumaine ancienne] t. I, Bucarest 1903, p. 29-30). L'inscription de
la reliure métallique d'un évangéliaire, dont la photographie se trouve aux Archives de la
Direction des Monuments historiques, a été mal lue (M. Beza, Urme rominegli In rdsdritul
ortodox [Vestiges roumains dans l'Orient orthodoxe], He edit., p. 109) : elle se réfère it une
donation faite au monastere de PobrEta, en 1550, par la princesse Helene et porte dans l'inscrip-
tion dédicatrice le titre de Despotovna *, la mere d'Ilias volvode. Une autre inscription
grecque, sur un manuscrit sur parchemin, et portant la date de 1555, mentionne une croix
ornée par Despina Helene * (ibid., p. 123).

67 Au musée de Poutna (D. Dan, Mdndstirea si comuna Putna [Le monastere et la
commune de Poutna], Bucarest, 1905, p. 63-64; 0. Tafrali, Le trésor byzantin el roumain
du monastére de Poutna, Paris, 1925, t. I, p. 46, no 77).

" N. Iorga, Domnii Romtni, dupd portrete f i fresce contemporane [Les princes rou-
mains d'apres des portraits et fresques contemporains], Sibiu, 1930, planche 38; voir aussi
les planches 36-37 ; Istoria Romlniei, t. IL fig. 178; voir également l'aigle bicéphale du denier
de 1562 de Jean Despote le Volvode, qui prétendait etre un neveu de la princesse Helene
(Istoria Romtniei, t. II, fig. 271 ; voir plus loin, no te 77).

69 Gregoire Ureche, Letopiseful Tdrii Moldovei [Amides de la Moldavie], edition avec
etude introductive, index et glossaire, par P. P. Panaitescu, IIe edition, ESPLA, Bucarest,
1958; loan Neculce, Letopiseful rdrii Moldovei [Annales de la Moldavie], edition avec index,
glossaire et introduction par Iorgu Iordan, ESPLA, Bucarest, 1955. 0 sama de cuvinte
[Quelques anecdotes], XIII, p. 110. Pour la parenté de Rozanda, sa fille, avec le grand vizir,
cf. N. lorga, op. cit., t. V, p. 124, note 1 (lettre de 1568 chez A. Holban, manuscrit).

79 Cronicele slavo-romtne din sec. XVXVI [Les chroniques slavo-roumaines des XVe
et XVIe siecles] publiées par Ion Bogdan, edition revue et complétée par P. P. Panaitescu,
Bucarest, 1959, p. 113, 122, 129 et 140.

8 C. 4228
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Sur Pornement d'une pike liturgique (pokrovetz) du monastère
de Poutna, brodé en 1536 par elle-même ou sous sa direction61, figurent
tout comme auparavant sur le manteau de Neagoe Basarab dans les
portraits votifs de Curtea de Arge§ ou de Snagov les aigles bicé-
phales", qui tenaient lieu d'armoiries A, la famine Brancovitch en sa
qualité de descendante des Paléologues de Byzance.

Quant A, l'aide apportée A son époux par Hélène grâce A, sa culture
personnelle, si utile au prince dans sa politique d'autorité A l'égard des
boyards mécontents, elle devient évidente au moment critique de son
refuge A, Ciceu (1538-1541). C'est Hélène elle-même qui écrivit, en serbe,
les lettres par lesquelles on demandait le pardon du voivode rebelle A,
l'autorité de la Porte. Ces lettres étaient adressées probablement A, des
personnes en vue et ayant de l'influence auprès du sultan ou du grand
vizir ; en méme temps, des missions des plus secrètes taient confiées
aux Edges serbes de la princesse 69.

Mais, c'est surtout après la mort de Pierre Rare§, pendant le règne
de ses fils, qu'Hélène montre son caractère autoritaire, que les chroni-
queurs favorables A, Alexandre LApu§neanu et A, Pierre le Boiteux con-
damnent sévèrement 70. A cette époque, A, l'instar d'un prince, la « Des-
potovna » bâtit deux églises dans son fief de Boto§ani (1550 et août 1552)
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71 Au sujet de e Dispot * et de son neveu a Basilique s, voir plus loin. Un Stefan
despot s, identifié avec Etienne Bérislavitch (1520-1535), demi-frère de la princesse Hélène,
chez P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave, p. 125; le manuscrit no 97, qui lui a appartenu,
a été trouvé au monastère de Nearnt. Dans la chancellerie de Pierre Rares, figurait comme
écrivain d'actes un Luca Slrbul entre 1540 et 1550 (voir D.I.R., A. XVI, t. I, p. 398).

72 Grégoire Ureche, Lelopiseful rarii Moldovei, He dd., ESPLA, p. 169.
" Ibidem, p. 176, interpolation de Siméon Dasciilul, d'après Martin Paszkowski.
75 Kronika Sarmacgey Europskiey Alexandra Gwagnina pierwey Roku 1578 Po

lacinie wydana, Cracovia, 1611, livre I, p. 128-129.
75 Cronicile slavo-romlne din sec. XVXVI, p. 175, lignes 5-7; p. 185, lignes 13-15

(Cronica moldo-polond) [Chronique moldo-polonaise].
76 Martin Paszkowski, loc. cit. montre que Roxanda byla siostra rodziona niebosczy-

kowi Despotowi ... * [était sceur par le sang du despote décédé] comme l'affirme aussi Siméon
DascAlul, loc. cit., p. 177.
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et une h Suceava (1551). Pour sa politique personnelle elle eut recours
vers la fin de sa vie h des parents et à des protégés 71.

Analysant les sources aussi bien moldaves qu'étrangères, qui rela-
tent les circonstances de l'avènement au trône d'Alexandre Lhpu§neanu,
on éprouve l'impression que les « Despotes *, les parents de la princesse,
auraient voulu maintenir le trône dans la famine Rare§-Brancovitch
que les boyards mécontents avaient écartée du tr6ne par l'assassinat
d'ntienne Rare§ 72. On y volt que, h côté de la princesse il se trouvait
« un certain despote ... qui n'était pas inférieur aux notables du pays
et qui avait un neveu appelé Basilique. Ce despote et son neveu, quand
le prince Alexandre (Lhpu§neanu) parvint au trône, prirent peur et s'en-
fuirent du pays avec toute leur fortune... * 73. Les deux fuyards arri-
vèrent en Transylvanie, d'où ils partirent pour Samos où ils moururent
tous les deux ; mais leurs titres furent pris par un serviteur, Jacques,
qui se fit appeler Héraclide. Le chroniqueur polonais Paszkowski 74 raconte
que 4 le véritable despote (non pas Jacques, le prétendu Héraclide, futur
prince de Moldavie en 1561) fut chassé par les Valaques (Moldaves) du
trône de Valachie (Moldavie)... et à sa place les Valaques (Moldaves)
acceptèrent Alexandre (Lhpu§neanu) comme prince*.

Il ressort des passages cités qu'Alexandre Lhpu§neanu s'est heurté
semblerait-ilh l'opposition de sa future belle-mère, Hélène, qui s'appuyalt
sur Bes parent& serbes, opposition que seul son assassinat survenu en 1552
pul supprimer 75. C'est ainsi que s'explique la «peur * qui s'était emparée
du 4 despote » et de son neveu et leur fit quitter la Moldavie. C'est encore
ainsi que s'expliquent également les succès de l'aventurier grec Jacques, le
sol .disant Héraclide Despote, qui se disant proche parent de la princesse 76,
réussit en 1561 h s'assurer en secret la sympathie de celle-ci et d'un
certain nombre de boyards, probablement partisans de la «Despotovna *
Hélène et de la famille Rare§ et accéda au trône même de Moldavie.
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La renommée de sa prétendue descendance impériale serbe semble avoir
suffi pour grouper autour de lui une bonne partie de la noblesse moldave
qui cherchait un prétendant à opposer à L6pusneanu 77.

De méme qu'en Moldavie, dès 1545, le remplacement de Radu
Padsie par Mircea le Pâtre 78, et le mariage de ce dernier avec Kiajna-
Ana 78, fille de Pierre Rares et d'Hélène Brancovitch, permirent de s'affir-
mer en Valachie aussi la même politique autoritaire des volvodes, hostile

Panarchie des grands boyards. Pourtant, dans son action dirigée contre
les grands féodaux, Mircea le Pâtre s'appuya sur les petits boyards et
sur les petits dignitaires de la Cour. Parmi ceux-ci l'on comptait de nom-
breux Grecs venus de Constantinople, auxquels le prince céda en bonne
partie l'administration des revenus du pays 88 et qui en méme temps
représentaient pour la Porte une garantie de la fidélité du vassal va-
laque. Leur rôle s'accentua plus particulièrement lorsque, tutrice de
son fils, Kiajna dirigea les affaires du pays : 4 quae in omnibus Buis
negotijs utitur exteris consiliariys Graecis, qui provinciam pro suo arbi-

77 Cronicile slavo-romtne din sec. XVXVI etc., p. 142, ligne 2 : s qui s'intitulait lui-
meme fils de prince s; Letopiselul Tdrii Moldovei de Grigore Ureche, ESPLA, Ile dd., p. 172:
oil apparut Dispote de son surnom, mais son nom était Heraclu Vasilicu *. Interpolation
de Simeon DascAlul d'apres Martin Paszkowski (voir note 71) oh, l'aventurier de Samos se
faisait passer pouf un neveu de Despot, A savoir Basilique qui avait vécu en Moldavie et
s'était enfui par peur d'Alexandre LApusneanu, done vers 1551-1552. Ion Neculce (dans le
Letopiselul Tara Moldovei, ESPLA, 1955, p. 111, XVI), parle de Despote le Grand s, dont
le futur voIvode était le serviteur. Tout comme la princesse Helene, il timbre son thaler
de 1562 de l'aigle bicéphale des Brancovitch (Istoria Romtniei, p. 901, fig. 271). Son nom
de Jean rappelle celui du despote Jean, pere d'Héléne Hares.

78 D'un acte du ler aoilt 1564 (D.I.R., B, XVI, no 234) on apprend qu'avant de
devenir volvode, Mircea le PAtre s'appelait s Démetre s. C'est encore ainsi qu'il s'appelle
dans l'obituaire d'Arges (Archives de l'Etat, Bucarest, manuscrit no 742, f. 9, Ho col.) :
AliAlliTPFIE ROEROA tumuli's MHrld.

79 Sa filiation ressort de l'inscription figurant sur l'aer du 20 janvier 1545, offert au
monastere de Dionysiou (Em. Turdeanu, La broderie religieuse en Roumanie. Les épitaphioi
moldaves aun XVe et XV le siècles, dans CercetAriliterare s, Bucarest, 1940, tome IV, p. 210),
de la notice &rite en 1560 sur un évangéliaire conserve au monastere de St. Paul de l'Athos
(Em. Turdeanu, Legdturile romtnefli cu mdndstirile Hilandar f i Sf. Pavel de la muntele Athos
[Les relations des Roumains avec les monasteres de Chilandar et de St. Paul du Mont Athos],
dans s Cercetári literare s, t. IV, p. 79) et plus spécialement de l'acte du ler aotit 1564
destine au- monastere de Sainte Catherine du Mont Sinai B, XVIe sickle, t. III, no
234) où le nom de bapteme de la princesse Kiajna est Anna, correspondant à l'Anna de
l'obituaire de Bistrita (D. P. Bogdan, Pomelnicul de la Bistrifa, Bucarest, 1941) et de l'inscrip-
tion de l'autel du monastere de Pobrata (N. Iorga, Inscriplii, I, p. 56). Voir aussi Genealogia
Illustrissimi et eccelentissimi principis Petri Moldaviae (Thesaur de monumente, t. III, p.
46-47) filia vocabatur Despina (en slave Kirbioia) .

" Istoria Romtniei, II, 866, 911-912. A ceux déjà mentionnés, nous devons ajouter
le postelnic Manta le Grec (I Arhiva istorieä a Romlniei *, I, 1, p. 67-69 et D.I.R., B, XVie
siecle, t. III, p. 233; t. IV, p. 245; t. V, p. 210) et l'aga Oxotie (ibid., t. III, p. 253, 260,
266 et t. IV, p. 411), Ianiu, ancien grand ban du Jiu (ibid., t. III, p. 211), Panga postelnic
(ibid., t. III, p. 243) et bien d'autres.
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81 E. Hurmuzaki, Documente priuitoare la istoria Romtnilor [Documents concernant
l'Histoire des Roumains], t. II, ire partie, Bucarest, 1891, p. 510, no CCCCLXIX, acte de
1564.

82 Ibid., p. 586, no DLXVI : acte de 1568.
83 Durant ces vingt années, les actes princiers ne portent que sur la confirmation de

possessions de terres. On connalt un seul monastère stirement érigé par Mircea le Patre et
la princesse Kiajna, le monastère de Iezer, dans les monts de Vflcea, en Olténie. (Voir D.I.R.,
B, XVIe siècle, vol. III, p. 155, 215-216). Son inscription, de 1720, retient le fait que
feu Mircea le volvode et sa princesse Keasna l'ont fait d'abord en 7079 (1571). (e Revista

pentru istorie, arheologie si filologie * t. XIV, 1913, p. 81). Les seuls objets donnés par le
couple princier sont : une reliure d'évangéliaire en argent doré, sur laquelle sont figurés
leurs portraits et ceux de leurs enfants (vers 1547-1549), reliure trouvée au monastère
de Dionysiou (M. Beza, Urme romtneqti, etc. He éd., p. 54) et un manuscrit slave de 1560,
conservé te la bibliothèque du monastbre de St. Paul (voir Em. Turdeanu, Din uechile schim-
buri, p. 79 et D. P. Bogdan, Despre daniile romtneW la Athos [Au sujet des dons roumains
i l'Athos], Bucarest 1941, p. 82; Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., Photographies,
paquet XLIX, no 24), conservés l'un et l'autre ili l'Athos. Les notices qu'ils portent ne préci-
sent pas de façon certaine qu'il s'agit Iti de donations it ces monastères.

81 D.I.R., B, XVIe sikle, t. III, p. 197-199.
85 Voir plus bas, note 141.
88 Istoria Rominiei, II, 902.
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tratum gubernant et miserabiliter perdunt » 81. A ces Grecs, « consilia-
rijs epirotis, imputatum fuit, quia plebem iniquissimis exactionibus
praemerent »82. L'importance de ces Levantins, liés économiquement
aux intéréts des Turcs, croft dans la mesure où décroissent les for-
ces du groupement philo-serbe et antiottoman : fait significatif, on
pent observer, à partir du milieu du. XVI° siècle, un abandon presque
total de la traditionnelle politique d'assistance accordée hi la culture slave,
tant en Pays roumains qu'au-delh des frontières. Ainsi, Pactivité tipo-
graphique reprise en 1545 en langue slave, dut s'abriter à partir de 1558
?i, Bra§ov, oil dès lors on publia de plus en. plus fréquemment des livres
roumains. Les secours accordés aux monastères du nord et d.0 sud du
Danube sont réduits dorénavant à d'insignifiants présents en objets et
en espèces 83; on ne connaft plus que ceux dont les bénéficiaires furent le
couvent grec de St° Catherine, au Mont Sinai, en 1561 84, et, en 1568,
le monastère de Hiéromérion, en Epire 85, gratifiés du reste de sommes
d'argent assez modestes. Cette restriction dans les dépenses en faveur des
centres de la résistance h la domination ottomane qu'étaient les monas-
tères balkaniques correspond non seulement aux nécessités croissantes en
argent des princes roumains (qui en avaient besoin pour assurer leur pro-
pre trône), mais encore A, l'inféodation de plus en plus marquée de ces
derniers au système politique de la Sublime Porte.

En Moldavie, quand après septembre 1551 la succession de Pierre
Rare§ fut assurée A. _Alexandre L'Apu§neanu, boyard indigène, l'élu de
l'opposition des grands féodaux 88, bien qu'ayant été obligé de consolider
son trône en brisant la résistance du parti serbophile, fut forcé, par suite
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du prestige dont jouissaient les «despotes * dans l'Empire ottoman et 6,
la Cour du prince Jean-Sigismond de Transylvanie, de légitimer son
règne en épousant, à l'instar de Radu de la Afumati en Valachie (1526),
la fille de Pierre Rare§ et d'Hélène Despotovna nommée, elle aussi, Ro-
xanda. Pa t ce mariage se groupèrent de nouveau à la Cour, après une
courte interruption, des protégés de la princesse, des parents ou des f ami-
liers parmi lesquels figurait aussi Nicolas-Micläus Balsa, de la dynastie
régnante de l'Herzégovine ; celui-ci, qui vivait sous le nom de «Nicolaus
Hercegh » à, Alba Iulia auprès de Jean-Sigismond, reçut d'ilexandre Lä-
pusneanu quelques possessions dépendant du domaine de Ciceu, car il
était «consanguin » de la princesse 87. Les enfants de Nicolas petits-
enfants du «herzeg » ftienne, ancien souverain de l'Herztovine (décédé
en 1466)vivent à la Cour de Suceava, tandis que leur père se trouve au-
près du «roi de Transylvanie » 88. Dans une lettre, écrite en serbe par
Dragomir Slrbul («le Serbe ») en 1566 et envoyée par un. courrier transyl-
vain, Lazare « Sebesanin (de Sebe) » d'après son nom probablement
un Serbe lui aussi , le prince de Moldavie demandait à la ville de Ra-
guse des secours pour ses protégés 89. Il ressort clairement de là la double
protection dont les nobles serbes réfugiés et leurs hommes jouissaient
aussi bien en Moldavie qu'en Transylvanie.

Pourtant, pendant le second règne d'Alexandre Läpusneanu,
caractérisé par une soumission de plus en plus obséquieuse à l'égard
des Turcs 99,il apparut en Moldavie aussi des dignitaires portant des noms
grecs comme par exemple le «comis » Plaxan. Si le prince et sa femme
se souviennent toujours des fondations serbes 927 les aides les plus nom-
breuses s'en vont dès lors vers les monastères grecs de l'Athos 93. A
partir du milieu du XVP siècle, outre le prestige dont jouissait la parent6
avec les « despotes » serbes, on constate que la descendance le plus

97 A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei si rdrii Romlneflt.
[Documents concernant l'histoire de la Transylvanie, de la Moldavie et de la Valachie], t. II,
p. 183-184 (apud N. Iorga, Hist. Roum., V, p. 70), acte du 17 juin 1560, rédigé à Alba Iulia
pour fidelis noster Egregius Nicolaus Hercegh qui confirme celui donné de Hui le 4 avril
1560 par Alexandre LApusneanu habita ratione sanguinis, quo idem Nicolaus Hercegh generosae
ac magnificae dominae Roxandae . . . proximus esset *.

" Par leur grand'inere paternelle ils étaient donc cousins de Roxanda.
99 C. Jiraek, Spomenici srpski clans Spomenik srpske kraljevske Akademijai XI,

90. Voir aussi Ljubomir Stojanovid, Stare srpske poyelje I), I, 2, 1934, p. 411-412.
99 Istoria Romtniei, II, p. 904.
91 Voir D.I.R., A, XVI, t. II, actes de 1551 à 1555.
92 En 1567 Alexandre LApusneanu et Roxanda font don d'un épitaphos au monastère

de Mile§evo, oh se trouve notre très pieux piire saint Sabbas de Serbie (Em. Turdeanu,
Les épitaphioi, op. cit., p. 211; L. Mirkovid, Crkveni umetnicki vez, Belgrade, 1940, p. 23-25)

93 Voir N. Iorga, Hist. roum., V, p. 131; du mdme, Byzance aprbs Byzance, Bu cares
1935, p. 129, 135-136.

www.dacoromanica.ro



94 Voir Arhiva (storied a Romlniei [Archives historiques de la Roumanie], Bucarest,
t. I, lre partie, 1865, p. 99. L'ambassadeur de France à Constantinople l'appelait despote
de Serbie * et roi de Valachie (Charrière, Négociations diplomatiques de la France dans le
Levant, rapport du 15 avril 1562, apud N. Iorga, Hist. Roum., V, p. 91).

95 E. Picot, Les Serbes en Hongrie, Prague, 1873, p. 1-61; C. Jiraek, Geschichte der
Serben, II, p. 25, 29, 39, 60, 74-75, 80-83; N. Iorga, ibid., p. 9, 34, 38, 51, 76, 81, 93, 104;
R. Ciocan, Politica Habsburgitor fald de Transilvania ire timpul lui Carol-Quintul [La politique
des Habsbourg à l'égard de la Transylvanie du temps de Charles Quint], Bucarest, 1945, p. 11,
13, 21-22, 25, 32-33, 42, 47-49, 55, 65, 67, 75, 100, etc.

95 Rtienne Bérislavitch en 1526 (Picot, op. cit., p. 48). D'autres aussi ont porté ce titre
(Picot, op. cit., p. 49) : Démétrius Brancovitch est despote en 1561-1563 et son frère Georges-
Lazare l'est de 1563 A 1596, etc.

97 Hurmuzaki, Documente, II, I, p. 38-41.
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souvent imaginaire de la fa/mill° impériaie ou des grandes families
princières byzantines était de plus en plus appréciée. Un exemple carac-
téristique à ce point de vue est celui de Jacques, le prétendu. Héraclide
le Despote devenu prince de Moldavie sous le nouveau nom de Jean :
dans la généalogie qu'il se forgea, il y a tout autant d'ascendants serbes
(des Brancovitch) que d'éléments fantaisistes (mythologiques ou histo-
riques) grecs 94.

Un rôle semblable, peut-étre même plus important au point de
vue politique, est joué par l'émigration serbe en Transylvanie, à partir
de la fin du XV' siècle et au cours des sept premières décennies du
XVI' 95. La Croatie appartenant h la couronne magyare, on avait reconnu
aux féodaux de ce pays, de même qu'aux descendants des families régnantes
de Serbie, de Bosnie et d'Herzégovine, une place, parmi les magnats du
royaume, Georges Brancovitch et ses successeurs, par exemple, ont porté le
titre de despotes de Serbie, de Podunavie ou de Srem, accordé par le roi
en échange de Paide que lui donnaient leurs armées pour combattre l'in-
vasion turque 96. Leurs fiefs, situ& parfois le long de la Tisa et surtout
du Danube, furent colonisés avec des paysans serbes qui fuyaient l'oc-
cupation ottomane et qui se montrèrent très actifs au point de vue mili-
taire (surtout comme gardes-frontière sur le Danube). Dans l'histoire des
luttes pour le trône de Hongrie, engagées par Ferdinand de Habsbourg
contre Jean Zapolya, on rencontre fréquemment des noms de capitaines
serbes et de leurs soldats de méme origine. A côté de cette activité mili-
taire, on constate que les longs pourparlers diplomatiques entre les deux
partis mentionnés ont été souvent clirigés par des Serbes. A la Porte méme,
la langue diplomatique était souvent la «lingua illyrica », qu'emplo-
yaient en 1527 dans leurs discussions Penvoyé polonais Jérôme Laski et
le puissant vizir Ibrahim-Pac. ha 97. Des personnages transylvains de marque
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portent à cette époque des noms serbes ou croates, comme ceux de Fran-
gipani (Frankopan), Brodérics, KlinCics, Mihalévics ou Jourisich. C'est
surtout Jean Zapolya qui s'était entouré de Serbes, tel par exemple
Pierre Pétrovics qui devint comte de Timi§oara et resta fidèle jusqu'au
bout à la cause de Zapolya en servant aussi son successeur, le jeune Jean-
Sigismond, et sa veuve Isabelle. Nicolas Kérépovics, ban de Caransebe§
et futur beau-père de Pierre le Jenne, prince de Valachie en 1563, avait
commandé les armées d'Isabelle 99. A la Cour d'Alba Inlia il y avait aussi
des descendants des families Bérislavitch, Herzégovitch et Brancovitch 99.
Mais dans cette politique d'intrigues, d'initiatives politiques et d'actions
militaires pour la possession de la Transylvanie, le rôle principal fut
joué dans la quatrième décennie du XVI° siècle par l'évAque, puis cardinal,
Georges Utiessénovitch, dit Martinuzzi d'après son lieu d'origine. Quand,
par suite des troubles politiques dont ne profitèrent que les Turcs, la Tran-
sylvanie devint une principauté vassale du sultan, les armées de ce dernier
occupèrent les forteresses du Banat et du Danube et soumirent les ha-
bitants aussi bien serbes que roumains de ces contrées. C'est ainsi que
disparut une force populaire importante dans la lutte antiottomane.

Malgré le r6le actif joué par les Serbes dans les questions transyl-
vaines, leur influence ne dépassa pas les limites de la vie politique de la
dasse dirigeante ; après la mort de Jean-Sigismond, la noblesse serbe qui
avait essayé de se maintenir comme telle à ceité de la noblesse catholique
" ou protestante, s'intégra graduellement dans la vie de la province et
disparnt ensuite complètement. Tout comme en Valachie et en Moldavie,
l'influence passagère de rémigration serbe s'éteignit en Transylvanie dans
la seconde moitié du XVI' siècle.

Toutes ces relations entre les centres culturels serbes et roumains,
entre rémigration serbe et les grands féodaux roumains, ont donné une
nouvelle impulsion à la littérature slavo-roumaine des XVe et XVI'
siècles. Dans l'évolution de la littérature slave écrite, les Principautés
roumaines ont occupé par le passé une place à part. Bien que la langue
slave ne ffit comprige que par la classe dominante, surtout par le clergé
et par les clercs de la chancellerie princière la littérature slave a produit
dans les Pays roumains des ceuvres originales. Au niveau intellectuel

98 La famille Pétrovitch s'appelait aussi Ov6iarovié. Un certain Pierre Kérépovitch
Teprésentait la ville de Brasov aux noces de Kiajna en 1545 (N. forga, ibid., p. 104). Un capitaine
.du nom de Démétrius Ov6iarovié, en 1552 (Picot, op. cit., p. 52-53).

°Y Picot, op. cit., p. 52-55.
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no Voir le premier travail d'ensemble consacré A la plus importante collection rou-
maine de manuscrits slaves (quelque 700 pikes) par P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din
Biblioteca Academiei R.P.R., I, Bucarest, 1959, XX + 406 p. ; II (en manuscrit). Le s manus-
crits montrent l'importance des réfugiés serbes dans les Pays roumains (ibid., p. IX).

101 Bien que nous ayons recours it une comparaison statistique sans prétendre qu'elle
soit exhaustive portant sur un seul fonds, celui de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R.
(P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave etc. I, Bucarest, 1959, XX + 406 p. et t. II en manu-
scrit) et bien que nous suivions les indications données par l'auteur du catalogue sur la réciac-
tion utilisée, la situation est la suivante dans les grandes lignes : 65 manuscrits de rédaction
serbe dont, en Moldavie, 5 sur un total de 46 (11 % environ) pour le XVe siècle, 1 sur 129
(moins de 1 %) au XVIe sikle ; aucun manuscrit sur Les 66 du XVIIe siècle ; en Valachie on
trouve : 9 sur 19 (47%) au XVe s. ; 48 sur 93 (49%) au XVIe siècle ; 2 sur 20 (10%) au
XVIIe siècle.
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de la couche dirigeante elle ne s'est pas limitée à des copies de prototypes,
soit à caractère liturgique et mystique, indispensables au culte religieux,
soit de nature juridique, historique ou littéraire, mais elle a donné aussi
des travaux originaux, surtout dans le domaine de la narration historique.
Par suite du prestige dont jouissait la culture serbe dans l'ensemble du
monde de langue slave, on assiste au XVI' siècle à des transformations
qui touchent non seulement à la forme l'expansion de l'ancienne langue
slave sous la rédaction serbe mais aussi au contenu. D'un caractère
très original, la création littéraire serbe du XIII' au XV° siècle a exercé
une nouvelle influence sur la littérature slavo-roumaine : elle a provoqué
le passage d'une littérature essentiellement religieuse à une littérature
plus proche des intérêts du pouvoir princier, littérature mise au service
du courant politique ayant pour but la centralisation du pouvoir dans
l'Atat. Cette période qui s'étend de la fin du XV' siècle à la septième
décennie du XVI° peut être considérée comme la plus importante pour
la littérature slavo-roumaine.

L'étude de la riche collection de manuscrits et d'impressions slaves
de la Bibliothèque de l'Académie de la République Populaire Roumaine
(plus de 750 pike sioos) permet de constater (bien que la plupart de ceux-ci
soient écrits en slave ecelésiastique de rédaction médio-bulgare, traditionnel
dans la littérature des Pays roumains) une prédilection de plus en plus
marquée, à partir du XV' siècle et surtout en Valachie, pour la rédaction
serbe. Cette prédilection s'accentue au XVI° siècle pour baisser et pour
disparattre presque complètement au XVII'. En Moldavie, le plus
grand nombre des manuscrits de rédaction serbe date du XVe siècle,
diminue au XVI' et on n'en rencontre plus du tout au XVII'. Ce phé-
nomène ne peut Atre expliqué que par l'importance qu'atteignirent à cette
époque les échanges culturels entre les Pays roumains et les centres de cul-
ture serbe, ainsi que par le rôle joué par les lettrés, aussi bien dans la vie
des monastères, qu'à la Cour princière en Valachie notamment.
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Quelques-uns des manuscrits dont il s'agit proviennent même de
Serbie et ont été apportés au nord du Danube par des fuyards, grands
féodaux ou lettrés. C'est le cas par exemple d'un manuscrit ayant appar-
tenu à Branko Mladénovitch, sébastocrator d'Ochrida au temps d'Ptienne
Douchan en 1346 1O2 n'est autre que le Branko qui a donné son
nom à la dynastie des Brancovitch b03 encore le cas du manuscrit
du patriarche Sabbas de Pe 104, de celui du métropolite Maxime (l'ancien
despote Georges de Srem) 1°5, ou de celui du despote Rtienne Bérisla-
vitch de Transylvanie 1°6, et de bien d'autres manuscrits, écrits dans les
monastères du Mont Athos.

D'autres manuscrits pareils ont également circulé dans les Pays rou-
mains : ils ont servi de prototypes à de nombreuses copies qui y ont été exécu-
tées, comme par exemple une traduction du Nomocanon («Pravil'ä »), faite
en 1295 d'après un texte grec à l'usage de la Cour du roi Rtienne Miloutinelo.
Il eut été certainement intéressant de connaltre les noms des copistes et
les endroits oil, dans les Pays roumains, ont été faites de telles copies ré-
digées en serbe et il est à remarquer que la Bibliothèque de l'Académie
de la R.P.R. possède 6 manuscrits de ce genre pour la Moldavie et 59
pour la Valachie. Mallieureusement, dans la plupart des cas, le manuscrit
n'indique méme pas le nom de l'ancien possesseur du livre. Les rares infor-
mations qui nous sont parvenues nous diligent toutefois vers le grand centre
monacal de l'Olténie, le monastère de Bistrita, bâti par les Cradove§ti,
boyards dont les relations avec le monde sebe, plus spécialement par la
princesse Despina, l'épouse de Neagoe Basarab, ont été déjà mend-
onnées. Là étaient rassemblés de nombreux manuscrits, copiés sur
le territoire du pays ou provenant d'outre-Danube (25 des 59 manuscrits
de rédaction serbe appartenant à l'Acadéntie de la R.P.R. ont appartenu

Bistrita). Dans le manuscrit du hiSromoine Théophile, l'un des rares
copistes dont le nom nous est connu, et qui a travaillé dans ce monastère
en 1531, sont mentionnés aussi fait significatif les saints nationaux
serbes Siméon et Sabbas 1O8.Il semblerait qu'à Bistrita fonctionnait

102 Mss. 205 (ibid., p. 300-302).
1°8 C. JireZek, Geschichte der Serben, I, p. 388.
101 Mss. no 100 (P. P. Panaitescu, op. cit., p. 127-128).
108 Le monastére d'Arges a conservé un certain temps un manumit ayant appartenu

au métropolite Maxime et racheté par Neagoe Basarab en 1519. (Voir Em. Turdeanu, Din vechile
schimburi etc., p. 156).

1°6 MSS. no 97 (P. P. Panaitescu, op. cit., p. 124-125).
107 Nomocanon. Mss. no 285 (ibid., p. 379-383).
108 Katavasiaire, Mss. no 221 (ibid., p. 319-322).
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109 Voir la notice de l'an 1519 du manuscrit no 271 (ibid., p. 367), un ménée du XVe
siècle, de rédaction serbe e &lit par le mattre d'école Mathieu le Tailleur. J'ai écrit, moi,
le scribe Michel o. Ce sont ceux qui ont probablement étudié sur ce manuscrit ou qui l'ont lu.

110 Par exemple un tétradvangile de rédaction serbe, écrit sur ordre du métropolite
Ananie (1545-1558) et offert it l'église métropolitaine de Tirgoviste (Em. Turdeanu, op. cit.,
p. 158).

in Voir P. P. Panaitescu, Liturghierut lui Macarie (Introduction, p. XVI); lstoria
Romtniei, II, p. 681.

112 Ibid., p. (19), (20). Mentions aussi dans le manuscrit de 1531 (supra, note 108) et
clans un manuscrit partiellement &lit en Serbie au XVe sikle, qui provient du monastòre
de Neamt (P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave, p. 161-162, mss. 134). Voir aussi les mss.
nOS 134, 135 (ibid., p. 161-168).

113 Voir I. Bianu et Nerva Hodos, Bibliografia romtneascd veche 1508-1870 [Biblio-
graphie roumaine ancienne 1508-1870], tome I, 1508-1716, Bucarest, 1903. Ce titre est
utilisé dans des documents de Neagoe Basarab et de ses gendres, Radu de la Afumati et Radu
Paisie (2 aorit 1512, 16 mai 1525 et 9 février 1536Bibliothbque de l'Académie de la R.P.R.,
paquet LXXIII nos 11, 13, 18; 12 avril 1528 et 7 juin de la mgme annéeD.I.R., B, XVI,
t. II, nos 40 et 46) ou par Mircea le Piltre (1551, D.I.R., B, XVI, t. III, no 3) et
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aussi une école de scribes 109. Auprès des Cralove§ti, qui tenaient une
Writable Cour h Craiova, travaillaient des copistes, tels que Dragomir
« diacul » (le scribe) et Dien4 (1519-1521) qui écrivirent deux manuscrits
commandés par Preda, grand ban à la fin du règne de son demi-frère Neagoe
Basarab et volvode éphémère en novembre 1521. Il est certain que de
semblables centres existaient aussi dans d'autres villes, surtout à, Tirgo-
vi§te oft se trouvaient la Cour et le siège du métropolite 11°. Pour ce qui
a trait à la Moldavie, on y rencontre la rédaction serbe surtout dans des
manuscrits écrits A, l'extérieur de ses frontières. Mais par leur circulation
et leur grand nombre ils prouvent aussi un contact permanent avec
les centres serbes.

Mais à côté de la traditionnelle multiplication des textes par la
copie, dès le début du XVI' siècle un nouveau -moyen de diffusion du
livre, l'imprimerie, avait commencé A, fonctionner en Valachie, sous la
direction du moine serbe Macaire (1508-1512), qui avait débuté dans son
activité d'imprimeur au Monténégro 111. - Ne se sentant plus en siireté,
semble-t-il, à la Cour de Cetinje devant la menace turque lui comme
tant d'autres il accepta avec joie l'invitation de Radu le Grand, prince
de Valachie, qui l'encourageait A, transférer son activité dans ce pays.
Bien que la langue des livres imprimés par Macaire fat l'ancien slavon
de rédaction méclio-bulgare, usité dans les livres de culte dans les Pays
roumains comme d'ailleurs aussi dans les pays slaves on rencontre
pourtant aussi dans ses écrits des éléments propres à la Serbie, comme
par exemple la mention des saints Siméon et Sabbas dans le Liturgi aire
(1Vlissel) de 1508 112, ou le titre de «prince de Podunavie » caracté-
ristique du titre des despotes serbes du XVe siècle attribué aux
princes de la Valachie, sans qu'il corresponde h une réalité 113. La reprise
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en 1545, sous le règne de Radu. Palsie de Pactivité typographique
-et sa continuation, sous celui de Mircea le Pâtre, par Démètre Liouba-
vitch, neveu de l'imprimeur serbe Bojidar Voukovitch, est égale-
ment due, dans une certaine mesure, h l'entourage du prince et aux
relations avec le monde serbe. Mais, cette fois-ci, l'imprimerie passa sous
une direction lajique : h, la place du moine Macaire se trouvait dès lors le
logothète Démètre Lioubavitch qui, h en juger d'après le titre qu'il
porte, semble avoir occupé un emploi parmi les rédacteurs d'actes
de Valachie ; il était done attaché de plus près aux intérêts politiques
du pouvoir princier. C'est à lui qu'on doit aussi la première impression
pour la Moldavie, une édition de l'Apostolos, dédiée au prince Die Rare§
et A, sa mère Hélène Despotovna 114. Mais les conditions politiques Ma-
vorables du règne de Mircea le Nitre, et peut-être l'absence d'intérêt
de ce dernier pour Pactivité culturelle, ainsi que la concurrence des li-
vres imprimés en roumain par Coresi, d'une plus grande portée, firent
cesser en Valachie, pour un certain temps, Papparition de livres slaves.
Quant A. la Moldavie, outre le Tétrakangéliaire du 22 juin 1546, imprimé

on ne sait oh. par Philippe «Moldoveanin » (le Moldave) et portant
les armoiries de ce pays (comme d'ailleurs aussi l'Apostolos de 1547 dil
A, Démètre Lioubavitch), on n'y connait aucune autre activité t3rpogra-
phique au XVI` siècle 115.

En rahne temps que se déroulait la lutte pour la centralisation du
pouvoir et Papparition de la Renaissance occidentale en Transylvanie,
les écrits juridiques et ceux h caractère de narrations historiques com-
naencèrent à élre de plus en plus recherchés.

Les efforts déployés aux XVe et XVI` siècles par les princes
roumains pour limiter la puissance des grandes families et pour réunir
toutes les forces du pays en vue de la lutte antiottomane, se traduisirent
sur le terrain littéraire par la copie et Putilisation des lois le plus sou-
vent byzantines qui circulaient déjà dans des traductions faites en
Serbie et Bulgarie 116 Au xr siècle, le premier texte juridique utilisé

son fils, Pierre le Jeune (voir plus bas, note 144 et D.I.R., B, XVI, III, nos 149, 151 et
302). Ce n'est donc point un emprunt fait aux notes de la chancellerie de Mircea l'Ancien
(voir P. P. Panaitescu, Liturghierul, p. XVXVI).

114 Voir aussi L Bianu et Nerva Hodo§, Bibliografia romtneascd veche 1508-1830,
tome IV, Adaugiri si tndreptdri, Bucarest, 1944; Istoria Romtniei, II, p. 678-684. Voir aussi
P. P. Panaitescu, Liturghierul lui Macarie (Introduction).

115 I. Bianu et D. Simonescu, Bibliograjia romtneascd veche, etc. IV, p. 2.
115 Voir Al. Grecu (P. P. Panaitescu), Inceputurile dreptului scris In limba romtnd

[Les débuts du droit écrit en langue roumaine] dans e Studii s, VII, 1954, no 4, p. 215.-217;
Istoria Romtniei, II, p. 677-682; P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave I, Introduction,
p. XV et nos 72, 131, 285, 286; vol. II (en manuscrit), nos 340, 636, 692.
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117 Al. Soloviev, Zakonodctrstvo Stefana Dugana, cara Srba i Grka, Skoplje, 1928;
Stojan Novakovid, Zakonik Stefana Dugana, cara Srpskog, 1349 i 1354, Belgrade, 1898.

112 La copie dite de Bistrita, en 1444, chez Al. Soloviev, op. cit., p. 25; chez St.
Novakovié, op. cit., p. LXXIILXXIII. La copie de 1452 chez P. P. Panaitescu, Incepu-
turile dreptului, loc. cit., et Istoria Romtniei, II, p. 677.

112 Voir P. P. Panaitescu, op. cit.
120 Istoria Romtniei, II, p. 677, 1020.
121 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 221-225; le m8me, Manuscrisele slave, II (en_

manuscrit), no 692.
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en Valachie fut le Zakonik du tsar Rtienne Douchan, de 1349 et 1354,
ainsi qu'une refonte de la législation byzantine destinée aux besoins de
l'Empire serbo-grec 117. On n'en connait que deux copies en Valachie :
l'une écrite avant 1444 peut-être sur le territoire de la Serbie et conservée
jusqu'en 1830 au monastère de Bistrita, et une autre faite par ordre du
volvode Vladislav II (1447-1456) par Dragomir «gramaticul» (le scribe)
de Tirgovi§te, en 1452 118. Les dispositions A, caractère plutôt laique de
ce « Zakonik » montrent l'intérêt de plus en plus grand soulevé par les
questions juridiques poséesdans un Atat centraliséselon le modèle
byzantin qu'avait suivi auparavant Atienne Douchan lui-même ; la ré-
daction du Zakonik du A, ce dernier poursuivait le but d'obliger les hauts
fonctionnaires de Pletat à appliquer des mesures semblables dans tout le
territoire de l'Empire. Mais dans les Principautés Roumaines le succès
de ce type de législation ne fut que passager : autant en Moldavie qu'en
Valachie on passa bien vite aux vieux nomocanons et à des lois de caractère
ecelésiastique, et aux «corrections » ou « explications » de Zonaras et de
Mathieu Blastarès (Syntagma) 119. L'époque d'Rtienne le Grand nous a
laissé deux manuscrits du Syntagma l'un de 1472 et l'autre de 1495..
De son fils Bogdan, nous avons un Code («Pravilg, ») datant de 1512.
D'autres copies de ce genre faites d'après des codes apparurent du temps
d'Alexandre Lpu§neanu : le manuscrit de 1557 du monastère de Biseri-
cani et la version du chroniqueur Macaire, évêque de Roman, qui a refondu
lui-mème le «Synta,gma », en y disposant dans l'ordre de Palphabet
cyrillique les articles alignés jusqu'alors selon celui de Palphabet grec 120
C'est encore A. l'évéché de Roman que l'on copie en 1581 121 un autre ma-
nuscrit semblable. Mais tous ces textes juridiques écrits en Moldavie sont
réoligés en médio-bulgare. Ce n'est qu'en Valachie que les manuscrits
juridiques sont inspirés par des modèles serbes : là, outre le Zakonik
serbe du XIV` siècle, on copie plus tard des codes-nomocanons, toujours
d'après des modèles serbes. Nous connaissons une copie de ce genre datant
du XVI' siècle et exécutée sous Pierre le Jeune de Valachie (1559-1568)
d'après la traduction serbe de 1295 de la « Pravila »; une autre, toujours
en serbe, faite d'après le « Syntagma » de Mathieu. Blastarès et donnée
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par la princesse Despina (1512-1554) au monastère valaque de Bistrita
ainsi que des fragments de miscellanées écrits en Serbie au XIV' siècle 122
On s'aperçoit encore de la nécessité de tels livres par le fait que Démètre
Lioubavitch ajouta à la fin du « Molitvenic » (recueil de prières) de 1545
«Les canons des saints Apôtres» 123 Mais, indifféremment du titre et du
caractère de ces textes juridiques de provenance sud-danubienne, leur
large circulation dans les Principautés, justement h cette époque, cor-
respond A, la lutte poursuivie par Pautorité centrale contre les lois non
&rites la coutunae héritée de l'époque antérieure h la formation de
PRtat féodal et qui par leur caractère oral laissaient vole libre h l'ar-
bitraire de la justice des féodaux 124. En fixant par écrit une législation
uniforme et approuvée par Pautorité dont jouissait alors l'Rglise, les princes
cherchèrent, en passant par-dessus les différences régionales féodales, Ai

unifier la distribution de la justice et à la mettre, d'après l'exemple des
tsarats bulgare et serbe, sous le contrôle de l'autorité centrale.

Les mêmes intérêts du pouvoir princier firent que, tout comme la
littérature juridique, la littérature historique joult d'une attention parti-
culière. Cette dernièrefut mise elle aussi au seryice de la milme lutte pour
la consolidation de Pautorité princière et ce fut surtout la création historio-
graphique serbe, douée d'une grande originalité, qui a joui d'une assez
large circulation dans les milieux lettrés des Pays roumains.

Ainsi parmi les écrits hagiographiques serbes des XIII` XVe siè-
cles reproduits et lus dans les monastères roumains nous rencontrons
dans la rédaction de Théodose de Chilandar La vie et l'éloge des saints
Simeon et Sabbas 126, dont le culte était connu chez nous surtout par suite
du contact avec l'émigration serbe 126rn rile ceuvre de Grégoire Tamblak,
ancien hégoumène du monastère de Déòiani, jouissait également de beau-
coup de popularité : il Vagit de la Vieet l'eloge da roi Etienne de DMiani127
(Rtienne Dragutin, 1322 1331). Mais de tels écrits hagiographiques
serbes avaient également engendré une littérature narrative fondée sur
des faits réels et destinée à, mettre plus particulièrement en lumière l'ac-
tivité politique des rois serbes et leurs relations avec les pays voisins, sous
la forme de notices généalogiques («.Rodoslovie ») ou d'annales («Letopis »),
et en bonne partie ayant pour but de soutenir la lutte des pays balkani-

122 Manuscrits nos 285, 286, 72 (ibid., p. 87, 88, 379-385).
123 I. Bianu et N. liodo§, Bibliografia romtneascd ueche, I, p. 2; Istoria Romtniei,

II, p. 698.
124 Istoria Romtniei, II, p. 677.
123 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slaue, I, n°8 134, 135 (p. 161-168).
126 Voir plus haut les notes 55 et 112.
1.27 Voir le manuscrit no 306, feuillet 318 (P. P. Panaitescu, op. cit., II).

www.dacoromanica.ro



128 Description par Ion Bogdan, Vechile cronici moldovenesti pind la Ureche [Les vieilles
chroniques moldaves jusqul Ureche], Bucarest, 1891, p. 3-11; Cronicile slavo-romtne din
sec. XVXVI publicate de Ion Bogdan (Les chroniques slavo-roumaines des siecles XVXVI
publiées par Ion Bogdan), edition revue et complétée par P. P. Panaitescu, Bucarest, 1959,
p. 41-43.

128 P. P. Panaitescu, Cronicile slam romtne, p. 53 55.
133 Voir Archiepiskop Danilo i drugi, Zivoti kraljeva i archiepiskopa srpskich (edition

G. Danieid), Zagreb, 1866.
131 Certains scribes de documents et meme de hauts dignitaires portent en Valachie

et Moldavie le nom de s Sfrbul (le Serbe). En Valachie, de pareils nails sent tres répandus
it cause du voisinage de cette principauté avec les peuples slaves du sud du Danube. En
Moldavie et lit os les documents écrits par eux ont une redaction de caractere serbe, nous
soupçonnons que ce nom cache aussi une provenance ethnique precise. Tel est le cas

postelnic Sfrbul, des années 1447-1448, vistier (trésorier) en 1449-1450; puis de
Pierre Strbul ou Sfrbescu en 1456, de Giurgiu Sfrbul et Georges Slrbul, scribe et chantre en
1454 et 1456, de Gliga Slrbeseu, de Later' Sfrbul en 1444, de Bodea Sfrbul en 1489 ou de
Nicoarà Strbescu en 1462. Trois secrétaires de la chancellerie portent, PAI XVIe siècle, le nom
de Strbul : Vasco en 1507-1508, Luca Strbul (peut-etre aussi Popoviei) entre 1540-1550 et
Dragomir Sfrbul en 1566. Les actes écrits par Georges Sfrbul, Vasco Sfrbul, Luca Sfrbul,
auxquels il faut ajouter Theodore Prodanovik (pour Prodanoviei) et Dragomir Strbul,trahis-
sent dans leur redaction des elements propres à la langue serbe (voir D. P. Bogdan, Diplo-
matica slavo-rondnd, dans D.I.R., Introducere, t. II, Bucarest, 1956, p. 69, note 3). A eke
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ques contre l'Empire ottoman. Des écrits historiques de ce genre ont
surtout circulé d'après ce que l'on sait en Moldavie, où nous les
trouvons dans les manuscrits h côté d'ouvrages historiques originels, mais
aussi avec d'autres ouvrages à caractère juridique. Ce rapprochement
de la littérature juridique, dont le sens politique a été indiqué plus haut,
n'est pas fortuit ; il correspond h la concordance entre les buts poursuivis
par ces deux catégories d'ouvrages. Les codes connus sous le nom de «Sbor-
nik de Kiev » 129 ou « de Léningrad 129 sont significatifs h ce point de
vue. La plus ancienne version des .Annales serbes a été conserv-ée par le
premier, englobée à d'autres textes, juridiques et historiques, copiés par
Roman «diacul» (le scribe) en 1554 h Baia et par Isale, en 1561, au mona-
stère de Slatina, fondation d'Alexandre Lhpupeanu. De même, le plus
ancien exemplaire des Vies des rois et des areheveques serbes par Parche-
vAque Danilo a été copié à Hotin en 1574 par un certain «pope » Ion et
acheté, la même année, par le rédacteur d'actes, Grégoire Iura§cu «uri-
carul »1", qui en fit don au monastère de Sucevita en 1588 ; de lh le manuscrit
parvint A, Lwow oh il était conservé lorsque son contenu fut imprimé
par DaniZie, en 1866. L'original sur lequel fut copié ce livre devait
se trouver certainement en Moldavie, bien avant Pannée 1574, et sa pré-
Bence ainsi que sa reproduction exécutée dans ce pays témoignent de
l'intérél pour cet ouvrage et de sa circulation parmi les Roumains.

L'influence de tous ces écrits familiers aux lettrés de l'époque
tout au moins à ceux de culture, sinon d'origine serbe 121 - sur la rédac-
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tion des premières chroniques, en Moldavie et Valachie, vient d'être plei-
nement prouvée par des recherches entreprises ces dernières années.
Le professeur P. P. Panaitescu a mis en lumière dans une étude relative
A, cette question 1322 l'étroit rapport entre l'historiographie slavo-roumaine
et l'ancienne littérature historique slave qui circulait alors dans les Pays
roumains. Ce sont surtout les «Letopis et les «Rodoslovie » serbes qui ont
servi de modèle aux premiers travaux historiques slavo-roumains rest&
anonymes. Il suffit de remarquer que le titre de «tsar » donné aux princes
moldaves dans la Chronique anonyme (dite jadis de Bistrita) ne cor-
respondait pas A, une réalité, mais qu'il n'est qu'un décalque de celui des
souverains serbes, tel qu.'il apparait dans les Annales serbes pour com-
prendre d'où venaient les modèles de Pouvrage slavo-ronmain 133. C'est
toujours vers ces modèles serbes que nous dirige le fait que les chroniques
moldaves, tant la Chronique anonyme que celle dite de Poutna
ont, dans leur partie initiale. un caractère généalogique, correspondant
aux «Rodoslovie ». Il existe même un ouvrage où les créations historiques
serbe et moldave s'entremêlent : c'est la Chronique dite serbo-moldave 134,
combinaison d'informations relatives A, l'histoire des deux pays, et corres-
pondant du côté serbe aux «Letopis » "5, où se rencontrent souvent de
nombreux renseignements concernant des événements et des princes va-
laques. Enfin, ni les T' ies des rois et des areheviques serbes, qui représentent
une Writable naiTation historique, ne sont étrangères aux chroniques
slavo-roumaines de Moldavie, bien que celles-ci soient de rédaction médio-
bulgare et que souvent leur style, celui surtout des chroniques du XVI-.

du nom de a Sfrbul * apparaft aussi celui de Bulgarul * (le Bulgare : Pavel Bulgarul
6.nmrap inns le 29 janvier 1434). En Valachie le nom de Sfrbul est porté par bien
des individus : petits propriétaires (mosneni), serfs (vecini), esclaves tziganes, ou méme
grands bo`yards du conseil princier, tel le grand stolnic Sfrbul du prince Michel le Brave, qui
possedait la terre de Cerneti, dans le Mehedinti (voir dans D.I.R., B, XVI, II, nos 38, 135;

n°° 220, 420; IV, n°8 4, 168, 228; V, nos 34, 446 le a portar * Sfrbu, etc.). Nous
n'avons rencontré ce nom qu'une scule foie A propos de la redaction de° documents : celui
du logothAte Sfrbul en 1564 (ibid., t. Il, no 229) de la main duquel nous ne connaissons
aucun texte. En revanche, son fils, le scribe Ldudat, apparaft comme le réclacteur d'un acte
de 1570 (ibid., t. III, no 388 (1570: 3 janv.). Voir également les actes nos 306, 410, IV,
nos 38, 46, etc.

132 P. P. Panaitescu, Les chroniques slaves de Moldavie au XV e siècle Romanoslavica,
I, Bucarest, 1958, p. 150-151); Cronicele slavo-romtne, Introduction par P. P. Panaitescu,
p. XIII et p. 188-189.

133 Le Ore de la princesse Hélène, le despote Jean, est souvent appelé e tsar s dans les
inscriptions (voir plus haut, note 66).

134 P. P. Panaitescu, dans Cronicele slavo-iomine, p. 188-189; le meme, Les chroniques
slaves, p. 150.

133 q. Stojanovid, Star srpski rodoslovi i letopisi, Belgrade, p. XLI.
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133 Mss. 320 (He partie), 321 (Ire partie) et 330 chez P. P. Panaitescu, Manuscrisele
slave (t. IL en manuscrit) ; voir aussi le t. I, p. XIV. Du méme, Les chroniques slaves, ...
p. 149.

137 Ibid., mss. 320.
138 P. P. Panaitescu, dans Cronicele slavo-romine, p. XIII; Istoria Rominiet, II,

p. 1073.
133 S. B. Bernstein, Hamm B anamciimx rpamoT XIVXV semi, Léningrad, 1948, chap.

IV, p. 128-214; Al. Rosetti, Istoria limbii romtne, III, p. 46, 49. On doit supposer
que le chef de la chancellerie le grand logothète et peut-etre le grand vistier*
Itrésorier] qui tenait les comptes et les registres du trésor ainsi que leurs subordonnés
devaient connaltre le slavon. On ne connatt qu'un seul cas d'ouvrage de grandes proportions
écrit par un grand boyard, messire Ivan, grand trésorier de Mimic s, qui en 1544 (7052),
sous le vo1vode Petru Paisie et son fits le voivode Vlad, du temps du règne du sultan Soliman
beg A, copia au monastère de Bistrita, situé au pied du mont PApup, un tétraévangéliaire (Anno-
tation d'un manuscrit conservé au mont Athos ; photographieàla Bibliothlique de l'Académie
de la R.P.R., Photographies paquet XLIX, no 39). Il ne laisse pas d'étre curieux cependant
qu'on ne rencontre pas dans les documents du temps un grand trésorier du nom d'Ivan.
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siècle, imite le style emphatique et obscur des chroniques de Manassès
et de Georges Hamartolos, qui ont circulé en traduction médio-bulgare 138.

Pour la Valachie, nous manquons de chroniques slavo-roumaines
et en bonne partie également de copies faites d'après les ouvrages originaux
serbes. Nous ne connaissons que les deux volumes de la chronique de Geor-
ges Hamartolos en rédaction serbe, copiés du temps de Pierre le Jeune
(1559 1568) à Bistrita, en Olténie137 . Mais on peut supposer l'existence
d'une chronique de Cour ; ses traces se retrouvent dans la compilation
roumaine des chroniques dites Letopisetul cantacuzinesc (Les annales des
Cantacuzènes) 138,où certaines formes impropres de la langue roumaine
renvoient à un original slave. Par conséquent, on peut done parler aussi
d'un étroit rapport entre les Annales serbes et valaques ; le caractère lapi-
daire des informations, la concordance de certaines d'entre elles avec celles
des «Letopis» serbes, qu'elles semblent copier, nous incitent à chercher en-
core, A, l'aide de la méthode comparative, l'origine de ces travaux, dans
ce milieu lettré de la Cour ob., comme nous l'avons vu, avait lieu alors le
contact entre les littératures roumaine et serbe.

Nous devons également ajouter à ces écrits les actes rédigés par les
scribes et logothètes de la Chancellerie princière ou de ceux des boyards

plus particulièrement des bans de Craiova et des vines. La langue de
ces actes est, en général, figée clans un formulaire stéréotype, à travers
lequel les manifestations de la vie réelle peuvent difficilement transpercer.
Si en Moldavie le formulairc très rigide (de langue médio-bulgare, souvent
aussi avec des influences polonaises ou malo-russes) ne permettait pas
d'y inclure des informations de caractère historique, en échange, en Va-
lachie, ou apparait dès le XV' siècle l'influence de la rédaction. serbe 138,
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les renseignements de ce genre sont beaucoup plus nombreux140.
A ce point de vue, les rédacteurs des documents valaques d'origine ou d'in-
fluence serbe s'arrogent une bien plus grande liberté. Les documents
valaques renferment souvent des informations ayant un caractère historio-
graphique, qui impliquent une familiarité avec les renseignements donnés
habituellement par les # Letopis ». Sous cet aspect, la cbancellerie des
princes valaques nous apparait comme un dépôt de souvenirs de faits
plus importants survenus au cours des temps. Ces petits renseignements
historiques de véritables fragments de chronique méritent d'être
enregistrés dans la création littéraire slavo-roumaine.

A cette catégorie de données inédites appartient aussi une infor-
mation de 1568 concernant les souverains serbes, dont prétendait des-
cendre le prince valaque Pierre le Jeune, par sa mère, la princesse Kiajna.
Par son importance, cet acte doit être présenté ici plus amplement, car
il marque la fin de l'époque la plus importante pour les relations entre les
Roumains et les pays serbes au moyen age.

*
Le 7 avril 1568 141, année de sa déchéance, Pierre le Jeune, en

réalité c'était sa mère, la princesse Kiajna, qui gouvernait alloua au
monastère épirote de Hiéromérion la modeste somme de 1 100 aspres par
an. Jusqu'à cette date ce couvent ne figurait pas au nombre des centres
religieux de la Péninsule des Balkans, aidés habituellement par les princes
roumains ; le secours mentionné, isolé et de mute durée, ne sera renou-
velé d'ailleurs qu'un siècle plus tard 142.

Après une ample introduction littéraire de règle pour les actes
solennels, surtout lorsqu'ils étaient destinés à un monastère dans la-
quelle le scribe parle de «nos prédécesseurs, les anciens princes, tzars et

140 Maintes informations de ce genre ont été recueillies par Stoica Nicolaescu, Documente
slavo-romlne. Pour une information pareille relative au XVIIe siecle dans un document de
Mathieu Basarab, voir Ion-Radu Mircea, Tara Romtneascd f i tnchinarea raielli Braila, dans
i Balcania o, Bucarest, IV, 1941, et tiré a part.

141 D.I.B., B, XVIe sikle, t. III, n° 302, p. 262. L'original slave est déposé aux
Archives de l'Etat, Bucarest, section historique, n° 781 ; il a été trouvé dans les archives du
monastère de Brincoveni, en Olténie. C'est un acte écrit soigneusement sur parchemin, avec
chrismon et lettrine initiale, plus grand que le reste du texte, de méme que le monogramme
tracé A l'encre rouge. Le sceau, aujourd'hui perdu, était appendu. A en juger d'apres le contenu,
l'acte n'appartenait pas au monastitre de Brincoveni. Le seul indice intéressant sa prove-
nance est fourni par une mention tergale du XVIlle siècle, en roumain : a Trouvé chez le pope

tefan o, avec la signature d'un certain Athanase hiéromoine , ce qui laisse it penser que
le document est entré dans les archives du convent ci-dessus par un pur hasard.

I" Actes du 18 janvier 1657, Jassy (no 127); 14 aoilt 1667 (no 124), mentionnant
4 la chrysobulle de donation de feu Jean Pierre le volvode .. Photographies it la Bibliothéque
de l'Académie de la R.P.R. (Photographies, paquet XLIX, nog 124, 127 et 128) d'aprés
les originaux appartenant aux Archives Médiévales d'Athimes et provenant de la biblio-
thèque du couvent de Hiéromérion.

9 e. 4223
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knkes »'-, « Jean Pierre, voivode et seigneur de toute la Hongrovalachie
et de la Podunavie » 144, montre qu'il a accepté de tout cceur. d'tstre
un nouveau fondateur. . du monastère dit Eromeri où gisent lcs reli-
qu( s de notre très sa int père Nil l'Erihiote (de Jéricho), et qui a 60 bâti par
le saint roi Étienne »145, à condition que Pon fasse mémoire de lui comme on
le fait des saints fondateurs et tr s pieux empereurs après leur mort ».

Le document est dressé en rédaction serbe, avec une graphie et
dans une forme propres aux actes moldaves 1", tout A, fait inusitéea
de la chancellerie de Bucarest par le «plc in do p&hés Stepan », rédacteur
d'actes bien connu 147 et dont le nom présente un phonétisme serbe 148.

143 La formule RAdAdTEATE H itapic H wiesH est rarement utilisée dans la chancellerie
valaque ; nous connaissons des cas datant des années 1525, 1528, 1534, 1536. L'allu-
sion aux s tsars s vise peut-etre 8tienne Douct an ; celle aux s knezes is, Lazare, fon-
dateur de la famille Brancovitch, dont descendait aussi, par sa mitre Kiajna, le volvode
Pierre le Jeune. Du reste, la signification de *prince s donnée au mot 4, kneze s dans la diplo-
matique sud-slave provient des Serbes, car les scribes de Valachie l'utilisaient fréquemment
avec un tout autre sens dans les actes rédigés par eux (voir V. CostAchel, P. P. Panaitescu
et Al. Cazacu, Viala feudald [La vie féodale], p. 173).

144 Le titre de s prince de Podunavie * attribué it Pierre le Jenne est calque sur l'exemple
de la chancellerie serbe où il regarde, au XVe Wide surtout, la zone du Danube et meme
celle au nord du fleuve (Banat et Batchka). Si dans la chancellerie de Valachie, sous Mircea
l'Ancien et son fits Michel, ce titre avait sa raison d'etre (voir P. P. Panaitescu, Mircea cet
Refirtn, Bucarest, 1944; D. P. Bogdan, Diplomalica slavo-romtrzà, p. 83), au XVII siècle
ce n'était plus qu'un usage de chancellerie odd aux lettrés serbes (voir Macaire et les livres
imprimés par lui pour Mihnea le Mauvais, Vlad le Jenne ou Neagoe Basarab ; ou encore le
logothete Dimitrie Lioubovitch pour Radu PaYsie et Mircea le PAtre, mais pas pour Elie Rares
de Moldavie) ou cher aux notaires influences par les modistes serbes (actes cites plus haut,
note 113).

145 Voir plus loin le texte slave de l'annexeII, p. 418 ,lignes 30-37, et p.419, ligms 1-2.
146 Il n'est pas écrit dans la largeur de la feuille (qui mesure 47 cm x 32,5 cm) mais

dans sa longueur. Du point de vue de la graphie, l'écriture n'accuse pas des tendances it
la cursive, mats it la semi-onciale. Tres caractéristiques sont les - et t dont la haste dépasse
de beaucoup le niveau des autres et est droite. La 'aeon meme d'appendre le sceau, en
rep iant la partie inférieure de l'acte, est propre à la chancellerie moldave. Un autre scribe mol-
dave de la chancellerie valaque a dA rédiger l'inscription de dédicace d'un tétraévangeliaire
de 1560 trouvé au monastere de Saint Paul, au Mont Athos (voir note 83) : le scribe Basile,
du village de Martini.

147 Scribe pour les actc.; c chancellerie dresses à Bucarest et qui signe tant6t, simple-
ment, Stepan (actes des 15 avril et 5 aott 1567, 27 oct. 1568, D.I.R., B. XVII siècle,
t. III, p. 235, 247, 298) ou sStepan le vieux s (acte du 9 sept. 1568, ibid., p. 292), tant6t

Stepan le logothete * (acte du 13 juin 1571, ibid., t. IV, p. 30), tant6t .le vieux Stepan le
logothete (actes des fi juin 1565 et 22 sat 1569, ibid., t. III, p. 213, 325). Outre le svieux
Stepan le logothete s, la chancellerie princiere cornalt aussi un certa n tefan le logothete s,
dont le nom est orthographié dans l'esprit de la longue roumaine, en 1568, 1570 et 1571
(acte du 25 janvier 1568: Stefan diac [k scribe], ibid., III, p. 258; 12 janvier 1570 Stepan s,
ibid., p. 340; actes de 1570, ibid., p. 354, 376, 387 et de 1571, ibid., IV, p. 29). Stepan
le vie x use encore du motif historique dans un acte à caractere interne, oil il nous présente
des informations tres intéressantes au sujet de la situation politique des r'gnes de Vlad le
Moine (1482-1490, et de Vlad VintilA et aussi au sujet de certaines familles de boyards
(5 avril 1567, ibid., III, p. 233-235).

148 Voir aussi Stepan, logothete de Ciofringeni (plus haut, note 49) ou Stepan, logothete
(voir note 60) et d'autres scribes d'actes de redaction serbe, du début du XVIe

sitscle, des 28 janvier 1501 et 16 aottt 1506 (Bibliotheque de l'Académie de la R.P.R., Photo-
graphie, paquet LXXIII).
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Quel motif aura incité le prince valaque à faire cette donation
exceptionnelle pour lui et sa rare, qui pesaient avec tant d'avarice leurs
dépenses à un monastère encore inconnu dans les Pays roumains ?

Tout d'abord, on voit d'aprês le contenu de l'acte indiqué que le
prince ne faisait que recevoir une demande qui lui avait été adressée ;
done l'initiative semble avoir appartenu soit aux moines qui recherchaient
des secours, soit à l'un de ses courtisans grecs, pent-être un épirote 145
qui connaissait ce monastère, soit aux deux à la fois. Dans ce document,
Pierre le Jenne se montre désireux de succéder aux « tsars et knkes fonda-
teurs du monastère », donc pas aux Empereurs byzantins (le mot «knèze »
n'a pas de correspondant dans la chancellerie grecque). Enfin, s'il accepte
d'être un «nouveau fondateur », l'ancien est désigné dans le texte du do-
cument comme étant le « saint roi Atienne », qui avait bâti le convent.

L'identification du «saint roi Rtienne » avec l'un des nombreux
rois serbes portant ce nom est assez difficile, car dans la chancellerie et
l'Église serbes il était d'usage de considérer comme saints presque tons
les rois, empereurs, knkzes et despotes, ainsi que leurs femmes150. Parmi
les saints serbes figurant sous ce nom clans le calendrier religieux, quatre
d'entre eux sont des rois : Rtienne «Premier couronné » (1196-1228),
Atienne Miloutine (1282-1321), 2tienne «Décianski » (1322-1331) et
le despote Rtienne Lazarévitch (1389-1427) 151. Mais « saint roi » est
aussi nommé un cinquième : le tsar Étienne Douchan, qui, lui, a été malt re

145 Le tresorier Iane qu'on rencontre, à l'époque, en Valachie et en Moldavie, était
épirote (N. Iorga, Hist. Roum., t. V, p. 14). Voir aussi les allusions aux consiliariis epi-
rotis s (note 82). D'Epire ou d'Albanie était originaire le neveu de Joseph Arghyropoulos
(ancien métropolite de Thessalonique et patriarche de Constantinople), Stamati,le gendre de
la princesse Kiajna (N. Iorga, Fundaiiile domnilor romlni din Epir [Fondations des princes
roumains en Epirej, dans Analele Academiei Romine, Memoriile sectiei istorice o, 1914,
p. 884). Le grand spathaire et vistier * de Pierre le Boiteux, dont il était aussi le gendre,
Zota, fils de Tzigaras, était de Janina et descendait par sa mere de la famille épirote Asparas
(N. Jorga, Byzance aprés Byzance, Bucarest, 1935, p. 115, note 10 et p. 143. Voir aussi Victor
Papacostea, Esquisse sur les rapports entre les Roumains el l'Épire dans Balcania o, T, 1938,
p. 230-244).

159 Les parents et le fa:re u métropolite Maxime, le fondateur du monastere de
Krugedol, sont représentés en qualité de saints (voir les icones reproduites par M. Romanescu,
Neamurile docunnei lui Neagoe Vodd, p. 5 et 7). Le despote Jean Brancovitch est intitule
csaint Jean s dans l'obituaire d'Arges (voir note 44).

151 Ioannes Martinov, Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, Bruxelles, 1863, p. 230, 243,
266, 275. C'est ainsi que l'archeveque Danilo, dans ses Vies des rois et archeveques serbes,
appelle aussi Étienne Miloutine. De meme Jire&k, Geschichte der Serben, I, p. 355 (wurde er
bald als der heilige König (Sveli Kralj) verehrt). La presence de son tombeau à la cathédrale
de Sofia la fait appeler l'église du saint roi (ibid.) L'hypothese que ce pourrait etre son fils
Étienne II O rosh, fondateur du convent de Dediani (1322-1331), dont l'hégoumene, Gre-
goire Tamblak, a écrit la vie, a longtemps circulé chez nous et dans le monde balkanique,
mais elle est infirmée par le nom sous lequel il était connu dans la littérature : n-relka
Criamal HCE o Avid% (voir Académie de la R.P.R., mss. 221, f. 277 chez P. P. Panai-
tescu, Manuscrisele slave, I, p. 320; II, ms. 306, f. 218).
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152 C. Jireèek, Geschichle der Serben, I, p. 395.
152 Le Monastere de Hiéromérion ('iscop.ipLov ou rvoi...1pLov en 8pire (MeriX7)

EX)lvt.xi) iyxuxXonceLUE% VIII, Athenes, 1929, p. 333) dont N. I. Soules considere
(411 semble étre s) Nil comme le fondateur, en 1285, it comme on le voit d'apres les
chrysobulles qui se sont conservé s des XVIIe et XVIIIe siecles situé au nord-est
de Philiate, du cdté de Janina. A joué un certain ròle au moyen Age dans la vie
locale par son importance, étant stauropégie du patriarcat de Constantinople. Ce convent
possédait une riche bibliotheque et une école de langue grecque, réputée au XVIIe siecle.
devint vers 18211e siege d'un éveché, mais cela pour peu de temps. Des incendies et des pillages
causerent la décadence du dit monastere, aujourd'hui en ruines. Les races actes des XVIIe et
XVIIIe siècles rescapés du désastre sont conservés aux Archives médiévales d'Athenes. (Photo-
graphies données par M. Léandre Vranoussis b. l'Académie de la R.P.R. Voir supra, note 142.
Dans son article `11 'Erceipcp 1.1.ovh E waLvoi5, Athenes, 1957, p. 102, note 5, la bibliographie
relative au convent de Hiéromérion). La Vie de Saint Nil et son Testament non daté, publiés
par P. Aravantinos (Ilept sot,' NeEXou T05 'Ept.xt,6'rou dans Hccv86pcx Ath6nes, 1865, p.
470-474), auxquels vient s'ajouter notre document de 1568 renferment sur son ancienneté
d'importantes données. Une vie de cet ascète, publiée dans le Grand Syncrcaire de Cons-
tantin Doukakis (Athenes, 1894, p. 248-249) est entachée d'aspects légendaires : Nil aurait
Weil 160 ans (1190-1350) et le monastere fondé l'an 630 par l'empereur Héraclius,
aurait été fondé derechef par Nil de JérIcho (1190-10 aotit 1350) en 1310 à l'endroit oil l'on
avait découvert une icone de la Vierge Hodigitrie, cachée jadis de peur des iconoclastes.

161 Voir Bibliothèque de l'Aeadémie de la R.P.R., Photographies, paquet XLIX, nos
124-130.

155 Voir note 153.
156 Pour la famille Apsaras d'gpire, apparentée it Pierre le Boiteux de Moldavie, voir

supra note 149.
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de l'Apire (entre 1348 et 1355), bien que pour peu de temps 152. Seule la
recherche des conditions ayant présidé à la fondation du monastère de
Hiéromérion, situé à proximité de Janina, pourrait nous fournir des pré-
cisions.

L'historiographie grecque attribue la fondation de ce monastère au
moine Nil, en 1285 ou 1310, et ignore le rôle joué par quelque souverain
serbe dans sa construction ou sa reconstruction. L'analyse des maigres
sources historiques dont nous avons pu disposer nous permet seulement
des hypothèses au sujet des circonstances de la création de ce centre
culturel, important pour l'Apire jusqu'en 1821 153 et qui a entretenu des
relations avec les Pays roumains, aux XVII' et XVIII' siècles 154. D'après
le texte de sa Vie et de son Testament 155, Nil aurait vécu entre les années
1232 et 1338 et aurait fondé entre 1320 et 1338 dans une vigne à Hié-
romérion, reQue de Jean Opsaras 156, un vassal du despote Jean Ange
Douc s d'Épire une petite communauté composée de trois, puis de
quatre ermites. Ils y bâtirent une maison de prières dédiée A, la Mère de
Dieu. A sa mort, il fut enterré dans cet endroit, laissant comme succes-
seur 'sale qui semble avoir écrit aussi sa Vie et son Testament. Malheu-
reusement le Testament, publié d'après une copie imparfaite faite vers 1825,
a omis le nom de l'empereur qui a confirmé l'acte, ainsi que la date de la
confirmation. Mais on sait que dans le Testament sont mentionnés, comme
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étant en vie, le despote Jean et sa femme, Anne Paléologue «la basilissa
qu'on appelait aussi «Despina », en serbe ; mais comme Jean Ange mourut
en 1335, empoisonné par sa femme157, et comme la Vie de Nil indique comme
terme de sa vie les années 1316-1335, nous pouvons supposer que le
Testament a été écrit peu de temps avant 1335. Si le monastère a été
édifié entre 1316 et 1335 1687 il a a s'agir d'une petite communauté
assez pauvre, ayant un ermitage dont on montrait les vestiges aux visi-
teurs au siècle dernier, à côté de la grande église, le «katholikon » 159.
La grande église a été probablement 'Wage après la mort de Nil ; et l'in-
formation de 1568, selon laquelle elle fut construite par un roi Rtienne
pourrait concerner Pérection du katholikon, qui aurait done existé à Pé-
poque de la domination de l'Apire par l'empereur Rtienne Douchan (1348--
1355). On connaft son activité de fondateur à l'Athos, puis en Thessalie
et en Macédoine 160; la construction d'un monastère à Hiéromérion,

proximité de la frontière albanaise, était un moyen qui lui permettait de
gagner la sympathie des autochtones grecs, tout comme Pemploi fréquent
de la langue grecque par la chancellerie, et l'adoption du cérémonial
et des dignités byzantines à sa Cour de Skoplje 161. On pourrait done
avancer Phypothèse que parmi les fondations d'Atienne Douchan, comme
«Empereur des Grecs et des Serbes », figurait aussi la construction de la
nouvelle église (Katholikon) dédiée au «très saint Nil de Jérieho », tant
pour marquer l'extension de son Rtat vers le sud. que dans le désir de
s'assurer les sympathies des indigènes en recourant à la vénération dont
jouissait parmi eux le fondateur du monastère 162. Il n'est done pas exdu
que l'Empereur qui confirme le Testament ffit précisément le tsar Rtienne
Douchan, nouveau fondateur de Pétablissement monastique érigé par Nil.

Pour l'histoire des relations des Serbes et des Roumains, cet acte
ne signale pas seulement un fait ignoré jusqu'à ce jour par les chroni-
ques ou les «Vies » serbes connues ; il ne consigne pas seulement le souvenir
encore vivant des traditions concernant les ancêtres, réels ou prétendus,
de la famine princière de Bucarest ; cet acte marque la fin d'une période

157 C. ..Iireek, op. cit., I, p. 389-390.
159 Nous ignorons sur quoi se fonde H. I. Soubls pour affirmer dans son article sur le

couvent de Hiéromérion (plus haut, note 153) que sa fondation remonte it 1285. La Vie *
publiée par P. Aravantinos declare que les deux monasteres de Jéricho et de Hiéromérion
ont été fondés par Nil dans les 19 dernières années de sa vie, soit donc entre 1316 et 1335.
C. Doukakis avance l'année 1310 comme date de fondation.

159 L'article de N. A. Bées, dans 'EXcu. iyxuxXo7r. A41,x4v (t. III, 1928, p. 841),
admet également la date de 1285 comme étant celle de la fondation.

180 Voir C. Jire6ek, op. cit., p. 395 : donations à Trikkala, Zablantia et Lykoussada.
161 Ibid., p. 395-396.
162 Voir La Vie de saint Niphon, ermite au mont Athos (XIV' siècle), par Fran v.ois

Halkin, dans Analecia Bollandiana, t. LVIII, Bruxelles-Paris, 1940, p. 13, ligne 13 et note 5.

www.dacoromanica.ro



1" V. N. Lazarev, HCTOpLIFI BII3RHTN11C1On HtlIBOURCH, t. I, Editions de l'Etat
Iskusstvo *, Moscou, 1947, chap. IX, p. 236-40.
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importante de l'évolution de ces relations. Pierre le Jenne considère le
secours accordé au monastère de Hiéromérion comme une obligation de
famille et rappelle pour la dernière fois et seulement, par une vaine mani-
festation d'orgueil, son illustre ascendance. En réalité, une fois consolidée
la domination ottomane dans les Pays roumains, la ligne politique d'en-
couragement par la voie culturelle de la résistance passive des peuples
asscrvis par les Turcs, ligne suivie jusqu'au milieu du siècle par les sou-
verains valaques et moldaves, était abandonnée.

Dans les pages ci-dessus nous n'avons pas cherché à épuiser l'en-
semble de la question des relations des Serbes et des Roumains ; par leur
aspect multilatéral elles pourraient faire l'objet d'amples études auxque,lles
nous tacherons d'apporter notre contribution. Mais nous n'avons essayé
que de présenter une série de faits, connus ou inédits, concernant une im-
portante période de l'histoire culturelle de ces relations et de déterminer
son cadre chronologique A l'aide des deux documents de 1492 et de 1568.
Par des relations de famine entre l'émigration serbe de Transylvania et
de Hongrie et les grands féodaux princes ou boyards de Valachie et de
Moldavie, donc seulement au niveau de la classe dirigeante ; par l'établis-
Bement des réfugiés auprès des Cours princières ou des nobles et dans les
monastères, la civilisation serbe des XIIP XV° siècles a exercé son
influence non seulement sur le monde slave, des Balkans A, Kiev
et Novgorod 163, mais partiellement aussi sur la vie culturelle des
féodaux des Pays roumains. La période qui va de 1492 A, 1568
représente le moment culminant de son emprise au nord du Danube.
C'est alors que les princes roumains, sollicités par les peuples slaves
subjugués, se considérant successeurs de droit des rois, tsars et knèzes
serbes, et apparent& de fait A, leurs derniers descendants les despotes issus
de la famille Brancovitch assumèrent l'obligation de soutenir les centres
cultures serbes, devenus tout comme d'autres centres monastiques
semblables de Bulgarie et de Grèce des foyers de la résistance ordinai-
rement passive mais parfois active à la domination ottomane. Et par
l'aide qu'as offraient aux lettrés du sud du Danube, et aux Serbes plus parti-
culièrement, par la circulation des créations littéraires serbes multipliées
dans les Principautés mais surtout par l'exemple qu'offraient les créa-
dons historiographiques, bien connues dans le monde des lettrés, ils ont
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donné une nouv( 11e orientation aux «Chroniques » et aux «Annales slavo-
roumaines » ayant pour but de renforcer aussi l'autorité centrale dans sa
politique extérieure.

Toute brillante qu.'apparaisse cette période de près d'un siècle, elle
se termina vers les années soixante-dix du XVI' siècle. Mais surtout
et il s'agit là de son caractère principalles relations politiques et cultu-
relles n'ont subsisté qu'au niveau de la mince couche des families princiè-
res et de grands boyards. La civilisation serbe et la littérature slavo-
roumaine qui l'a imitée, n'ont pas réussi à e créer dans les Pays roumains
une plus large base d'appui dans les masses, car elles étaient séparées
de celles-ci par leur caractère de classe et par la différence des langues.
Il va de soi que, outre les relations examinées ici, il y eut aussi d'étroits
contacts, de peuple à peuple, sur la ligne du Danube, surtout dans les
moments de lutte commune ; mais leur étude n'entre pas dans le cadre
des préoccupations du présent article.

Revenant à l'objet limité de nos recherches, nous ferons observer
qu'un autre élément qui a hâté la fin de ce processus dans les
Pays roumains fut l'extinction graduelle des families féodales serbes
de l'émigration par leur absorption au milieu de la féodalité locale, rou-
maine ou magyare. Avec la disparition de ses protecteurs Zapolya
en Transylvanie, et les descendants de Brancovitch par les femmes en
Valachie et Moldavie cessa aussi le souci que l'on avait de soutenir
la vie culturelle de la patrie envahie.

Enfin, d'autres idées conductrices que celle de la lutte antiottomane
commencèrent depuis le mili ( u du XVI' siècle à se manifester dans
la politique des dirigeants ; ceux-ci abandonnèrent bien vite la vision
plus vaste d'une politique balkanique, en échange d'une protection par
la Porte des intérêts personnels qui pouvaient être satisfaits, plus faci-
lement et sans risques, par la soumission au sultan. La signification de la
politiquebalkanique qu'avaient entendu poursuivre les volvodes roumains,
se perd au quatrième quart du XVI" siècle, précisément à l'époque oh,
en Valachie, aux féodaux de c-ulture slave se substitua une nouvelle no-
blesse, rattachée par des relations d'affaires, parfois méme de parenté,
aux princes grecs et aux levantins de Constantinople, qui représentaient
alors les intérêts du sultan et devenaient de plus en plus influents dans
les Pays roumains.

Petit A, petit, Os le milieu. du XVI' siècle, commença à s'imposer
dans la correspondance, la chancellerie et surtout dans les livres nou-

vellement imprimés en Transylvanie la langue roumaine. celle des
masses, arrachant graduellement au slavon son rôle de langue de culture.

www.dacoromanica.ro



416 ION-RADU t.fIRCEA 40

ANNEXE

novembre 1492, Bucarest

Vlad le Moine, prince de Valachie, ayant hérité de la tsarine Mara
et de sa sceur, la princesse Cantacuzène, le soin de veiller sur le monastère
sorbe de Chilandar, s'oblige à lui donner un revenu annuel de 5 000 aspres,
plus 500 autres pour les frais de voyage des moines qui viendront toucher
la somme. Ses fils, le voivode Radu et Mircea, auront à respecter sa pro-
messe après sa mort.

kCEC <BA> TOMi 6 <0> /6< f>CTII<E>110M6 HOCA*Athipf flHCIIÏIO piKwomS :
4<o>cTii Xotia, A HE /Kp<IN>THt H BAKU: !MCC. M<H>A<O>CTHIIMAAH I tvg*H1d10i CE
ptcH; H Hdlh: KA<A>MEHIITH M<H>A0iTHKTH, IAKO TH HOM<H>40KA1HH 66<E>T1I

LIKO/TC<E> H flpi;j1<0>q<k>C-K44 A<S>Kothicinpimma I SCTA r<naro>ruoi;: 6A<4»6114 M6-16
MHASEH aKC 0:14<k>11k. I-IMAM/VET CE r <o>i<nom>Kil. Cid 660 tV'T, 6<0>M<E>i-
TK<E>114Ar0 !WAHL% SK*AfiWE, IldiKkl I CAKIWAr0:1-4 npopoKa rma>ronicipa A<S>Xwii
C<Kla>THiE; IIIKO 660 CAKIWHTI II,<A>pif H pA3SM*HTE, HAKkIKH*Tf CUTE K01111,EWA
I SOMA 1111116WHTI ApWKIllif H M110/610TH4 H H CE w HapoAti ESIIK [alto Amu
BkICTwi r<OCHOA>4 Ap'11}KAKA KAW I H CHM WTftwallinaro pasSmkKwi 660, MKO
1111CA 131% pSKak <0> HeiHk CST, H MHIIO X0416; 660 KOMSKTi3O wi HAE 110MK4EIT,
I Hk 660 : KA<A>Htfh H Tp'116A<4>)Kfii E<O> romunof s<o>r<4>TEKO A0Epif
p4CT4114fi; H A*MIT K91 WWI* K<O>rourkpStlflIHTH fM8 TAIMIFT; laK0 660:
SCAKIWHil sma>rki Sso H CAAKWH WTI rnai p4A,01141IT4, 6A<4>16111 p ACE H

Wk1111,A,H Irk peAocT r<ocnoA>a mow°. I MA 8E0 CAkIW4KL116 110,3,06Ali HA-Ai 11111IHM4TH
W sAiwomi, Loco MdA0 liptMEHHA H nirk)CoAlia c8.7, laKomi H r<naro>nri; IIiiK0

CA4K4 Ao Kptalina ICT 110A06(14WE3IC<F> HAW 110pfKIIORATH 6;i<4>ro-
il<k>CTHIIIHW H C<IVA>T0110,11111111THW f'<o>En<o>,71A I HMI SEMIIAA AMA SCTp<O>HKIllf

CT4 Aonpt np.knpoKoAHiwi CHMH SFAUITHMH H<E>6<f>E1114 IlpHIV6p*TPWE EA<A>r A it
CHIT HACAUOIRAWF, d EMHAdi aEMuiH WiTABHWE.

CE Silo H Aak HIKE K'11 X<pHCT>4 s<o>ra 6A<A>rOrkp1ITH H ISA<A>rOtl<H>C-
THEN TW Ktai HOIFIHOM <0>7Hif 143 M<H>A<O>iTil0 r<o>i<nownh 11'kefli Xrrpo-
KAAKTH H C'h s<oro>;ii. AAPOKAHHTHMH MH TW Pavu KOEK0A4 H 111Hpqa I NUAtIlligai

oKAin*Kom Kh IVICE 11<k>ETHIHIV 6<0>M<ECTIKE1I) bl,p<'11>K<%>114-ATi no flpOpOIrk-
CKOMS CAMS HM,61 wEj34R0ii »WWI" Mfii HA HCTOILIIIHKH KOXHif, 11111,413*WE 660 MKO

PdAi 1IaLIJH rptkok SMAAHWE CE EA<A>r014<k>iTHKA4 r<O>ell<O>TA,d, 1061 6<0>M<k>-
¡T1I<E> Hit H C<KROLI1tHTE 11,T3V1OKKH I Ir13CTAIIAMKS u 81C1341114Ar8 H MHAOKAAXS

1I4HH41/61 KK C<II/A>T01I ropt fleoHcTtH CSLPÏHr cqua>7d4r0}KE H u,<A>pcKero I rJJAMA
WEHT*AH 11p*C<KA>T*H H np-kg<H>CT*H H Hil*GA<A>rOCAOKAIIItH ZAAAHt1HH,1

HawoH g<oropoAH>11,H H np<H>iKoAtisH MapiH, I ok>iTimaro H CAAMIAAr 0 U IrkKIAEHTA
Elk C<II/A>T44 C<KM>Tillk, ANOHACTHp A 30ROMtidr0 XHUIIA4 S3PCCOW WCCH1 p titw 4
wT EA<A>rOti r<o>cn<o>.i,ek cp-hscKiiik H BA<AMEHHilli XTHTOT),
nocntAokm Ha <91> wCTAKWOH 6A<4>rOtrkICTHECOH r<o> n <o> )iCIH H u, <4> p <H>11,11

111api K'k CTApOCTH 860 AOCTHMHOH H CA<A>MEHIliH KOHH1, WHCHA410410H, U4 K'k
M*ICTO CKOl1 ET, rbRAI06111TWH H W C<K/A>T0iti CH4t Itli0JfpftlfHlITH-Ai M0114CTHpS
11511*CTIiillITH H 6A<A> rIIMH CAORECH MKO CKOM tlfAA HOMOAIIKLIIN, MKO CH C<K/A>Tilt
MOHdCTH WT 6A<A>PO4<ii>iTHRIHi r<o> CH< 0> Mt WiiCliptHIUTH IIEWCTAKFITH, Hk
thilaHil 4TH H MHAOHATH H HOCAtT,HTH XTHTOpli 1143HI1,4TH Cf. Ciro paAj MH Kl10E
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cirkAo InsCEIPHEr0471 M0114CTi-p no 64<d>HCHINtii npkcTaEIwiiH IrlsCIN<10-C-
THOH H BA<A>NCIIIHOH 11HuloppitunoH r<O>ill<O>N171-11 H 1I,<4>P<H>11H H MANUA HAWOH
¡RAPE H colyrpt 111 r<o>en<o>mAi H4T4KS3HHE ItlaCIlpHIKOW H41HR4TH CO KTHTOpH
C<RA>TOMS MOH4CTHpS H MHAOR4TH EitHKO I ECM:, MOWI1H. efl'OPAAj WHEWAKOW H CH
1141T1 rpHC01113-ti ClaT3OpHr0,17, IiIKO A4 Ei<T> 111110THOPEI1110 C<ILVOTOMS MONACTH PS,

EAHKO min wkamoroXoTN, AA CSMT W6(10K- 114 rltedKO AtTO c<KA>T0m8 mon4cTnp8
ai<nplo x7 RE4EX<10 H CHE113,1 Kil4Ti4i KOH TE AO/COAH 44 83HM4107'

W-gpoR 4flH> EAHKO piKorom, MK° 110 CHAt tvkamoroKoTA A41 CE A4K4T WCTCHHKOM

H4111Hti C<'Kl>110K0ATt itV P4#74846 HOIROA,I If MHO", AO4Al" H MM
3tHRH ICAO I H 6<or>8 8rono &SAFI' HM*TH FlitA 6<0>r01114SNEMI44 114C7t., T4K03(741

HAWN CC1t1>HORE no HCWOH CitMrItTH AC THOpET AOHAE <E> I Hk 133Aplimwii
r<ocnoA>k g<or>k H Kit E<O>rOACPOKAHHOH Hk [MUTH CKOHk P0AiTEK H
nrkpoArrii ,44 Alpf WHH CHRE Cit TKOpli; MKONti pncoKoW H HCflinstIET. H

11011-1tTST- H STKPItArT C'101 rpFICOKST1 H WHH H ItitCAR Koro s<or>k H330411+ EHTH
114M*CTFIlii CHM. NinnEpetuilliiia.i, Toro r<ocnoA>k g<or>k Aa 110,11tTET H C'IsKpdiFIIFT

SKPt1H171-', 115KE C.1.4 Hel1oVIsH11;1- MI MS AACT r<OCIIOA>k H<Gr>it NM ambit' Aogpt
MHPHO 11PiCI1POROAH3WH 11<i>g<i>iHa4 KA<A>rA4 noAtignTn H A4 ClIOAOSHi WO I OKI

wi; AECHS1O OWEN) npia,cTomnia trom sSAH H HAW! 110ASNHTH H Cit

11p*NIAF1iHMH H H 64<4>r011<%>iTH'RiHMH XTHT013iH M<o>A<H>Tisamu np.kg<H>CTif
1111AAHNHI1f 1141111 g<oropompu, H 1113HCFEOA*RH in<d>piE U C<Hril>THk H C<O>PONOCIIIik

wr-F<K>11,11 H glaik I C<Nat>THk HMI R*KA E<Or>8 SrOAHRWHk H 111101C

HMI Irk C<KROTWWN M0114CTHpS W'T 114,1144 H AO CHk HOTPSAHRWHX. CE H 1101C43-
NtHRWHX H Cit 41111(30-A1 IlpiiWaL114 H 114CTOEWIlik, H SHTH 110 CH roTegni¡ estok\E-
?KO> CTOHT C<KROTH MON4CTI15,

IIHE HOEFIPLI R AtT<O>. x34. 1111 rp ESKSperil<H>.
t TW IM 1101110M, MHA<O>iTitit r<ocno>X<H>nk.

Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. Photographies, paquet LXXIII, no 2.

Photographie d'un original slavon sur parchemin, emit dans le sens de sa largeur ; le
sceau pendant, à l'aide de quatre trous rhomboldaux disposes en losange, manque. Le
chrismon manque ; lettrine et monogramme enjolives. La graphie semble indiquer le scribe
Stepan, it qui l'on doit déjà l'acte semblable du 15 mai 1510.

Il

7 avril 1568, Bucarest

Pierre le Jeune, prince de Valachie, s'oblige à verser au monastère
de Hiéromérion, en Épire, un revenu annuel de 1 000 aspres, ainsi que
100 autres pour couvrir les frais de voyage des moines qui viendront
toucher la somme.

t 64HRH 48>X0 <0>NCIETN HOAHMH CST C Chi> I/03H <0> Nall, IJKOFN <E>

pu<s> R<0>NC<E>ETH<E>I1H 411<0>C<T0>N1t, EMS>KI CAt-A TEKSILIJE npaim-
niosirmii H IMlIilIIH WH rAta. (34AOILIFN4 4MOWE CAHW4TH 1101-1AFTE 64<aronn<o>-
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KIIIH W<T1011,4 MOIT'<O>, HACA*ASHTE SroTottainio 11474 UA>fiCTRO wi CsIONCEFfil

MHO; I R1134-A-K4je SO[H] H A4iTE MH MTH; KlaNC-A1011>AS Atli Cl H HAHOHCT°
ME; CT(341110 SE-g H rkBIAOZTE ME; HAr SEk H WAElaiTE ME; SOANi H Irk TIMHHIF,H

110CETHCTI Mg; Chi Sto rA4C C44-4,1114HWH sA<A>raTsopsynim- C4HW4TH oro frkK8111-
it<s> H N1NHHTH Kh Fk<A>pCTKO ii<s>s<e>inos H 114CittX,HHKO-M SA<A>riiii
LOKI OKO NOMA§ H 8X0 HIC4HW4 H 114 c9<10-A-u,s 4<E>A<OSE >KS HE SlaSHAE, MHO

ItIrOTORA s<o>r% 410111111HTi 1r*, T4KONITF,E rp*w-tin wCHAAEMi6
SCAHWATH Ei<T>, [alto itirpaii<i>w«T>mTi. r<ocnoA>a s<o>re B400RE-A-, 1111,-k<E>

44410414, HMI ?K<4NC>1.811141, FIH>TE> SOTFHA, HH K TEM:H1NH C8414, IFH flOCETHRWHWI,

11H nocaSanntwnit. Cita SSO MH 110M11,1410411 HE no,T,osarT ce7AaraTit Rp*M014 HAN
114-6 1117%<*>1lif K<C>*KH r<ocH0A>l& HAFT] flpiHui H rkCd[ C]4K0 heroToRni
11 HI HMSO CIATH.111KH CKOE rOP111111id 11H EANIIHk- 111% SRO Mpg
N<C>TEKWHK spsmi !Er WAplOKHMH EiMH H 410T010 CT9E4010 rp*i paal SfaHRHICW'a
Cl, U1 r<ocnoA>% NMI Pyc>E X< pHCTO>C WEAp% H M<H>A<O>iTHii li<T>,
fr6CEW4 91111,# npocTitpasT,, FJKO W<T11>N11 Wk. rhaill0GAEHOMS CCKI>118 ; C4M SO 91111

irl&CIN<H>i<T>FIHMH H np*Itt<n>cTimn cnonam SCTH latC0 HI KOWS CILMIYILTH
rptITLIOMS, Hi& MKS WSp*TATH Cl EMS, HE npnuAok flpHSRATH IlpatiAilif, irk rp*ITtnis rk
H0K441I11, laKO<E> MHOPH WSHTIAH 110 mipS AOSpOAETEAH Aospame AEA4 MFL0T<0>-
W6piiI/d; CHN piiks > : ANSOR H M<H>A<O>iTHrk I, noi<T> H Fris3<<A>>pitNi4HIE,

frkpA, 1h4A0K4, UK° MHOT<O> rpillnThr WINS RAKOMlik M<H>4<O>pe<10,1i,i1 Irlsi-
KOANTH M<H>ASeT'H C<M>HS 11040NCEIN4 C110-4,<O>Sitil paa,j T101110 WE94LpFhia,
HE XOlpS Cl%MplaTH rp*IiinomS, 11W1 WSpATHTH Cl H »MRS SHTH H rhHHTH paAoi<T>
6<or>a CHOEr0. j CEF<O> paAi HNCE np*HCA,-1 I14 KHWl K4A4i4TI4il H ut<a>pis H SHISH
Cid C4HWlLl SidAA-hIld AOSpE rk Cl&MHpE 111 SCTpONWE H CHMH FI<I>S<E>CHA npnwspe-
Tows, ma>51C<T >OA H<E>S<E>iFiAt'0 CflOAOSHIIII C<A> ; rdS05i<I> H np<o>potm
it,<4>K<H>5-,<0>KH r<naro>AST : SAMKI !Ft HAM WinScTstuis E<A> SINAKOHIM H

HitiNCE, IlpHKplIWE C<A> rpkcH, gA4Mit1 EMS>KE HEIrt+MCIH'i r<ocnoA>11 rpiKa ; H

!USN NAME wS943w-ait 71114411' 14111 F14 FICTOr1FIHKN ROÂ11II, CHU,E )HEAAE'T'' A<S>wil mOrd

K TIEN K<O>NCE.

CHNI rl&NC-A-fAtt H ritNAIOSHi Ai FM X<p11>C<1'>,1 SA<A>rOrkpliFIN H S<O>r0-4i
KIM IHMH H camoAplonaiiim hv Hews gotgoAa I H r<0>i<110>;1-,<H>rk rI1COH SEMAH

XrrPpITYK44XHCKOH H 110ASH4Ki10, C<V>1111 KE4HK4r0 H nlriAosparo 11 C<Rat>T0110-

11HiW4r0 MININ4 ROIRO 1,8 IlpHHASHCA40 Ck r hClM C9<10-410:ii sn<a>rnii nponattons-
nieW, IiiK0 AA SSALNO FIOSH KTHTOpil CEMS C<KA>TOMS S<O>NI<E>cT<<gi>>HomS

Scnntie npi-is-<k>cTit I H H4<4>3,<1t11111>111,1 HAMM S<Or0p0A10111,11 H np<it>-

citoA<*>RHH Map's, MOJACTHpil N4,1H44Emdro 6 pomfpii, HAITI<E> AENCE M0111/1

lip-i-n<Ao>Enaro w<T10u,d timer° 1111M 6pao1ICK4r0, H<l> Cla3.714 C<KIA>TH

KPAA CTE4S4171, laK0iii<E> AA MS EC<T> wspoK C<Hat>THE WSHTEAH Irk KATArOAHHA
no j7. 4lipH H cniTtst; npnroAnpnii SprITLIM- K4T4rOAH1JH no 73. ainpn AonAsnat Cl
rk ?KilitH¡ wspapatmo rk s<o>roAannoto naTa W64411.10, lid C20114>T00 SCI1EHig A4

CH SSFIM410T 11116<i>P1'1<l>110 WSPOK C<Kla>TOMS MOUCTI1138, H AA EC<T> Epdrilad4-
I111 INNIS N Rh SK,11114E114 H 114i Rk Ri4HOE IrlaCN0MH114:14, A4 Cl noms..18E-at

C<RROTHMH KTHTOpH Rk gck tmsarAmulnia)? rk Np<10KKH H HA T9411138 no
crkcSAS Aa Cl 11011' HApaKAHC rk CSSOTS no REN<E>pHH H rk 116-A-<E>410 4HTSjiril0
CkS05110 H 114 Tp4111.38
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13KOWC<N> co n0MtHliSIO e< BROTH PrnTopio H a>r011< >iTHRH u,<4>pie no
HVICTARAPHH H, itia K*KS, AMH5.

Hi<11134HHHK1k > HSSH41-1 1HATI !WHICH AWF<O>itti%

H 45 hp.ktInn CTIn45 eTtc<e> HAHHC4i 111% HACTO-tihH rp4A ESKSpnlioo, mck>-
C<H>u,e anifinit "nw A<10H1t, Rk At'7;<0> x SOS I.

1W IIITpS RWIIIWAA I MHAOCTL% IIOKïÑ r<ocnomonk.

Direction générale des Archives de l'Etat, Bucarest, Archives historiques centrales,
section historique no 781. Original slave sur parchemin, écrit dans la longueur de la feuille et
dont la ganse du sceau pendant, aujourd'hui perdu, est fixée selon la coutume de la chancel-
erie moldave. Caractlwes graphiques de l'écriture moldave. Initiale, chriEmcn t xrionogramme
tracés à l'encre rouge.

Publié en traduction roumaine seulement dans Documente privind lstoria Romtniei,
B. Tara Romtneascd, XVI' sittcle, t. III (1551-1570), Editions de l'Académie de la R.P.R.,
1952, p. 262-263.
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OB DICCHOPTE COJI11 113 PYMbIHCH/IX 110CYAAPCTB HA
BA1IRAHCIC1111 HOJIYOCTPOB HP11 01:0E0JAAJ1113ME

AIIHY AMYPECRY

B PyMLIHH14 COJIL go6mHaaacb HenpepLumo Hat:111'1u co HpemeHH
nepHo6LITH00 6ITAHHHOr0 cTpoR; oHa FiBilaaCb TaHme H nepHEim npogyHTom,
npegHasHageHmam gaff o6meHa. OTmegeHHmit B onpege.11eHHhix cDopmax env)
B arioxy 6p01130B0r0 BeHa (1800-1700 rr. )10 3T0T O6meH npogoantag pac-
TH H 1103)Hee B gaRIACHOM rocygapcme, BO HpemH pHmcHoro HaaghnecTna
Horga TpaHcHabBaHcHaH Coal, 0.TilpaBJIFIJIaCE. B HaHH0HHIO, 14TaJill 10 H Ha
Tor oT ,TtyHaH 2 Ao6bpia COJIH B Honnx H «6eperax» 'tax H HcnoabeorlaHHe
C0J1F111131X HCTotIHIMOB, gOJIHMJIHCE.n Home yxoga pHMJIHH H3 rgalt1111,
B IIIX BB. H.D., Hora yHte oTmetraeTcH cymecTHoHaHrre paHHero 110.1111-
THIrecHoro (DeoganbHoro ymgaga. CmigeTeabCTB0M aTomy H3JIHIOTCH 64
Ha3BaHHFI MeCTHOCTeft, lip0H3BoIIHLIX 0 T HaTHHCHor0 sal-salis * : CapaTa,
Capage.ily.11, CapagykKa, CapageHL HaHmeHOBaHHFI 4, HapHgy
c 38 HaHmeHOBaHHHMH (CJIaHHH, CHaTHHa, CoaoHellyJI), 11130HCRogFILIAHMH
OT cdlaflb, 3HBHBaJleHTa BiAllieripHBegeHHor0 JiaTHHCRor0 Ha3BaHHFI B cTapo-

* Ho pyMIIIICKK conb sare (cape), coneHmit sdrat (capaT).
1 Istoria Romtniei, I, ByxapecT, 1960, cTp. 92, 130-132 II 404.
2 C. C. Giurescu, Istoria Romtnilor, T. I, Hag. V, ByxapecT, 1946, cTp. 157;

ROTH npammx caegeHHil H He HmeeTcH, ace ne HeRbell He npegnonaram, HTO aunt COHb
ompaHnHaacb B 14TeHK10, TO °Ha HO Morna He HonagaTb H Ha BaHHHHCHHil nonyocTpon.

3 A. lilies, Stiri In legdturd cu exploatarea sdrii In Tara Romtneascd In veacul al XV II-lea,
H Studii §i materiale de Istorie Medie * (SMIM), I, ByxapecT, 1956, cTp. 192-194;
Anatellerul. Condica de porunci a visteriei lui Constantin Brincoveanul, ony6ammaaHa ,IIHily
H. ,IIntypecHy B SitInti, V, ByxapecT, 1962.

4 Iorgu Iordan, Nume de locuri Romtne§ti In Re publica Populard Romlnd, ByxapecT,
1952, cTp. 98-99.
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caammcnom nabnce5. Pa86pocamme no Bce it pymbmcnott TeppHTopHH n0-
Ao6mile HaumeHoBaHHH liacTritmo BCTpetial0TcH BO BHyTpemmx myHTexc-
}MX H moaaaBcnlix goxymewrax XIVXVII BB. 6 Camoe HasBaHne coafiumx
paspa6oTon oend, osHarraengee B0051He pygmut, Rolm, npHmeHneTcn HCH.1110-
1111TeabH0 .7114111b R COJIHHIAM paspa6oTnam, BcaegeTBHe oco6o BantHoro
sHatieHHH oToti )106111H1 B cpegHlie Beim 7.

B npogoameHHe cpegHllx Benos BLIBOB COJIH Hp0143BOHHJICH HenpepLIBHo
Ha Bcex Tpex pyMbIHCICHX rocyaapeTB, memay noTophimH H C aTOit TOLIHH ape-
HHH cymecTBoBaaH axoHomHgecnne cBH314. gaff rocnogcmyloinero cloeogaab-
H0r0 naacca ToproBag CORM° omagaaa HCTOIIHHH BHaxiHTe.TH,HLIX goRogoB,
a gag pa6otmx, TpyAHBunixcH Ha nonnx, Ran H in HtHTeaeti HenoTopux
ropouoB H cea, 0 6H8HHHLIX peryanpHo rip0H3BOAHTL pa6oTH HO go6tage
COJIH, JIH60 npHxyatueHmax BLIBOEMITI, ee Ha gyHaii, oma nte ToproBan, game
HO MileHHIO mown Tor0 BpemeHH, oallagaaa Tpygoemxyro, Tancearo pa6oTy.
OgHoBpemeHHo c npogoccom )1140epeH1UHaum4 C TOtfitH apena marrepHaab-
H0110 H oagecTBeHHoro noaomeHHH traeHOB gpenxxx o6un4H, ygocToBe-
peHHoft IIHCLANITHLIMH H apxeoaorwlecnHmH HCTOTIIIHItaMH, Ha COMMIX
IIonHx yme Hatnmax e X B. nena MOCTO ononayaTaulia pa6oqeit cHabi8.
llo mepe ynpenaeHHH 49eonaammx Hp0H3BOACTBeHMIX OTHOIlleHHit Bce
6oamnee H 6oabniee =mum xpecTbnx H enegHaaHaHpoBaBunIxcH pa6otnix
nplinpenamoTcH n pa6oTe no go6iat1e coa. Pocm 0061)11la COMI, ce 814803a,
a cAeaoeameJabno, u aoxoaoe eocnoacmeyhoufeao KAacca 0C1-108b18CIACA, e coom-
eemcmeyhouferz nponopuuu, mpyae o6u4ecmeettuo-3aeucumbix icameeoputi.
Tanan CBH3b Ha6moaaeTcx B anoxy panero (Peogaamema (XXIII BB.),
npH pa3BHTom cbeogaaHame (XIVXVII BB.) H B nepHou pacnaga cfteo-
gaabHMX Hp0H3BOACTBeHHLIX oTHomeHHit, a Tamne npH CIC.ilagtaBaMenl HOBLIX,

ItaraITaJIHCTHqe6KI4X OTHOILMHHIA (B XVIII B. H B nepBoti HOlioBville caegro-
igero Bella).

IlepBhie cBegeHHH o6 «oncnop Te» coal4 gampyloTox IX B., norAa Myx-
TeHHH, BaHaT H qaCTb TpaHcHabBaHHH HaX0AHJIHCb B <<c(Depe BJIHHHHH»
6oarapcnoro napcma. B 892 r. uapem BaagHmHpom 6ma0 npHairro nocoab-
CTBO chammxoro nopoan Apnyamfe, noTopmft npocxa sanpeTHTI, Ha 6y-

I. Iordan, y,. cou., cTp. V 98-99; Istoria Romtniei, t. I, cTp. 786-787; Fr.
Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, s. V. atiana U c.uariux.

12 Tatum naanannit nmeiorca B c6opnruce gonymenron Documente privind Istoria
Romtniei. B. Tara Romtneascd, veacurile XIIIXVI. Indicele numelor de locuri. CocTa-
BmTean H. goHaT (on!. pe)awrop), H. rmui, C. liapanatn, M. Hangen, rp. IIo-
necny, (1). Pagynecxy r.tiopau. ByxapecT, 1956, (Rime 6ygeT yitaatartaTbca DlR). Ann
Mozgonu DIR, XIV, XV, A, 1, crp. 26, 83, 113, 413, 414, 421; DIR, XV, A, 2, crp.
51-52, 67-68, 72, 108-109, 167, 191.

7I. Iordan, yx. cou., err). 33; Fr. Miklosich, pe. com., S.V. 01040.
Istoria Romtniei, T. H, Byxapecr, 1962, cTp. 37-40.
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AYIIlee HpemH upoHanty e0J114 gexam 9; HO coab Tyga moraa nocTynaTb
TOJIbItO H3 TpaHeHabBalICHHX ROMA e pymunia Aenzynyii, J11160 I48

Mapamypenia no pene Comem HJIH me no cyme, trepe3 MapamypeincuHe
ropm Ha CoabHox ", a oTooTka certepo-mnammim nyTem coab nonaHaaa Ha
Boremotoe naocHoropbe. HoHo6H1uc CEegeEnit B OrEomeEnn nyTeft Ha
BamtaHcxHiA noayocTpoH nona y Hac He HmeeTcH; HO MHOKteeTBO cf)axToH
npHHoHfur x TaHomy saxmogemeno. IloaHTHtiecHaH 13J1aeTb 6oarap nponH-
JIHJIaCb Ha TeppmTopymx H cersepy OT gyHan, BeponTHo, Halt BTO 6131JI0

IIpHHFITO B Te HpemeHa, BO BBI/MaHH/1 Haxoti-To qacTri OT onpeHeaeHHbix
npogyitToB, cpegli HoTopmx 6bLua, HOHBIIHO, H e0J1b. Beaycaorman Heo6xo-
HHM0CTb B BTOM Mmiepaae H ero OTeyTeTBIle H iory oT gyHaft moral,' 6b1
eay7KKT13, HO MHB111410 He opTopmx aBToport, ripirmHoti nocTeneHHoro pacum-
peHma BJIHFIHHFI 6oarapcxoro napcnia Ha 30H131 H ceHepy OT pena u.
Ha TpaHcHabBaHcHmx coafmbix Ronal coab maa s Boaraprno, cnycHaHcb
no Mypelny H no THcce jo CaamtameHa (Coaemai xameub !) Ha AyHae; Tan
me moraa 6biTb HcnoabsoBaHa H pena OaT. Paametiume BogHme nyTH Han
nepettosmi pa3.1114MAX npoHyHTort sacsHgeTeabcTsoBaHm eme co speen
pHmotore paaHmtrecTsa Mypera, e Hatiaga XI B.12, a ORT e 1.222 r. 13;
maul° nonaraTb, 'no 0H11 eJ1312RHJIH HaH nepeHowtH coa Ha ior eine H
13 npeHLTHyulHe Heim.

HaautrHe COJIH B AynakcEort aoHe eBFIBBHO H e II1HpOKHM pasHHTHem
pm6offoscTna B XXIII BB. j coaeHro pm6y OTIIpaBJIFIJIK B coceHHHe pail-
oHN H jame Haablue: nocaeHHHmH HccaeHoHaHHHmH, manpHmep B ,IIHHo-
renal, yCTaHOBJIeHO 60.1113MOO mat:reline HRH mecTHoro Haceaemm s3TOPO
BalIFITKH H cooTHeTcTsylomeli TOprOBJ111 14; IITO noHTBepHtHaeTcH H onipm-

9 Analele de la Fulda, raHosep, 1891, crp. 408.
10 Szolnok OT crapinmoro CHHBFHICHOPO COMMIX.
11 P. P. Panaitescu (Al. Green), Bulgaria in nordul Dundrii In veacurile al I X X-lea,

13 SCIM, I (1950), J' 1, crp. 223-231; K. Horedt, Voievodatul de la BdIgrad Alba Julia,.
B Studii si eercetAri de istorie veche » (SCIV), V (1954), AI 3-4, crp. 487-512, e IlaCT-
BOOTH crp. 492-494 11 504; Istoria Romtniei, T. I, 1960 crp. 762-763; A. Dobosi, Exploatarea
ocnelor de sare In Transilvania In evul mediu, B SCIM, II (1951), TA 1, crp. 125, npnm. 2;
Radu Popa, Circulafia de mdrfuri In Transilvania In secolele XIXIII (pyxonnch), By-
xapecr, crp. 15-17 a 19. 0 HyTHR TpaliCgabBafiCICOit CO!NT B MopaBuio H Boremmo cm.
N. Bdnescu, L'ancien Etat bulgare et les pays roumains, ByxapecT, 1947, crp. 47-48.
Decneyaranna COAFIHESX Konen B Tpaecnmeannn, Ilan a paaeHtlehlX J:kpyrmx pyneneon,
npegcraenena co6oft HCTOE1HHH Aoxoxka Ann rocnoAcrepotnero cpeoaanbnoro enacca a
Boaraplin, a oco6eneo Ann napa: Hcmopus ma Emeapua, T. I, CO4H4H, 1954, Crp. 74-75
a 128.

12 K. Horedt, yn. COIL., crp. 493. Baearcenti BoeBoxka Alive co6npan non:Lenny
C IIHOTOB e CORMO, cnyceaennuccn no Mypemy; Istoria Romtniei, T. II, 1962, crp. 52-53_

13 DIR, C, XI XIII, I, crp. 1.02-184, Cm. sume crp. 426.
14 S. Constantinescu, Pescuitul In Wife Dundrii, In lumina sdpdturilor arheologice,.

B SCIV, VII (1956), Th. 3-4, crp. 407-419..
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424 J.HHIYPECHY

Tnem Ha ceBepHom 6epery oaepa rpfuta nyHwra cua CaoH», rne pacnornm
TonaabinaloT HenpepbmHoe cylneeTBoBaHlie Hamming, aaHnmaBureroca
pm6Hoti aosaeti H aemaegeanem alga B anoxy Heomrra 15; camo HaumeHoBa-
Hne «mot!» ynaabiBaeT Ha cyn(ecTBoBaHme HOCTOHHHbIX CHJIaTkOB COJIH, Heo6-
xo)114MOR gaff aaroTOBRI4 pia6br, OTHOCHHAHXCH ewe H nepnony pnmeno-
caaBfmcnoro COCyIlleCTBOBaHHH. 143 TpaHCHJIbBaHHH, HO OCO6eHHO C Tep-
pmToprm 6ynyrneti Ba,Traxmm, cox% nonaAa,lla Ha gyHatt, B TO Bpemn Han
pbr6artm 113 Bpanabr H gynatienoti neat,Tbr noaynaan coab 113 Mo.unoBbi
ma Tbipry-OnHa, e coarnibix «6eperoB» Bpawm, a1160 e mopcnlix coanHbix
pa3pa6oTon no Bynniancnomy no6epentbro 16 TpynHo npenno.11ontnTb,
nTo Hace.neHne n 1017 OT gyHafi He HOJIB30BaJI0C13 6bI COJM10, HOCTOFIHHO
nocTaBanemoti B pa3JIH1HhIe HyHHTLI Ha JIeBOM 6epery AyHan; OTCyTCTBHe
IIHCbMeHHI,IX CBHAeTeJIBCTB HHCHOJIbH0 He ymeHburaeT Bep0FITHOCTb BO

BCAHOM caynae J:kan 1.1pmnyHancnotA 301113I cyrnecTBoBannn «ToproBan»
CTOJIb Heo6xonnm1am B 6brry nponywrom.

OTIlpaBJIHJIaCb JI14 COJIb H naabine, B BH3aHTHIO, B ROHCT911TH110110.11b?
Home BoccTaHoBaeHnn BmaaHTHAcnoro BaanbinecTBa Ha illyHae li coanaHun
«(3)embr» frapncTpnoll (11apanyHaBoH) B 971 r 17, CB/1311 ,1106pyPHFI n cesepo-
AyHatienmx o6nacTek e %lam-IT/left HenpepiaBHo paeTyT. uacmosufeeo
epemenu onu saceuaemesbcmeoeanbt, cpeau npoveao, u Oecsmicamu monemnbtx
naxoaox XXIII 88. e jo6pyame, no .1111111.1a Arynas, e cmensx u aopublx.
m,ecmuocmsx Basaxuu, e Bauame, Tpaucusbeanuu u Mosaoee 19.

XoTn nccaenoBanlin ynomfrHyToti 3110X14 TOJIbH0 Hatiaancb, Bce
me yace Tenepb moHeTnbre Haxonnn npnmo ynaabmarom na cyn;ecTBoBanne
«goBoabHo paararroro TosapHoro o6MeHa>> 19. PacnpocTpaHeHne 6onburoro
HOJIHtIeCTBa BH3aHTHACHI4X MOHeT H ceBepy oT gyHan, BO Bcex patioHax
6brBurek pnmcnota nporaninnu, Ran paa H 061arcHneTen 061,rznulm o6me-
Hom nponynTamn mentAy pyMbINCIIHM Hace.nennem H HenoTopLamm BH3aH-
TH4ICH11M1! Aeirrpamn.

Eugen Comp, Sdpdturi de salvare i cercetdri de suprafald In regiunea Bucure§ti, B
SCiV, VI (1955), Al 3-4, cTp. 411, 423, 435-436.

16 P. S. Nristurel, A§ezarea orafului V icina qi ldrmul de apus al Marti Negre In lumina
unui portulan grec, B SCIV, VIII (1957), cTp. 295-305.

17 N. Banescu, Les duchés byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie, By-
xapeci, 1946.

16 42 flaxoltax, flOMRHTh1 B ony6auxosaxa1rx E. Komvpaxe (E. Condurache)
eTaTbfIX li MaTepumax B Balcania s, VII, I, cmp. 38-41; Ileana Bácilá, I. Barnett, Irimia
Damian, Octavian Iliescu, C. Preda, I. SabAu, B t Studii §i cereetAri numismatice r, I, (1957),
cTp. 189-214, 425-438; II (1958), cTp. 269, 417-418, 454-455, 465; III (1960), cTp. 245,
493-495, 467-475; B. Mitrea, B s Dacia 11 (1958), cTp. 493-498; SCIV, XIII (1960),
cTp. 189-193 n XII/1 (1961), cTp. 144-153. Cm. si Istoria Romtniei, II, 1962, cTp. 34.

10 Hap' Mapxc, Kanumara, T. I, rocnommaAaT, 1949, cTp. 176.
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5 OB 31iCHOPTE COJIH H3 PYMEIHCICHX POCYJE(APCTB 425

O HOJII4,114H 8THX cBHaeti CBH)EkeTeJIBCTBylOT name H Haftgemme B
xwke HeAaramx pOCKOIIOR B go6pywite, Ha mywreHcHort paBHHHe 20 H B
TpaHCHJIBBOHHH MH0r0IIHCJIeHHhle Hpegmena HcHyccTsa, B 0co6eHH0cTH
yHpameHHH 0 6bIgHOPO BH3OHTHiiCRO-CJIaB/THCROPO THria c Hula OT
To Hte camoe MOIRHO cHaaam H o TpaHcHabBaucHoit BoeHHori apxHTeHType,
RCII0J1b3OBRBILIeta B MOMeHT cBoero BOOHHRHOBeHHR mecTHbie, cTainnume

HoTopme riepenaeTaloTcH c 45opmamm BHaaHTHitcHoro mHpa, tyro
AoHamBaeT Haarrme H ogee', cHerkHcrnmecimx xapawrepHmx pymEmcHoti
HHBH.rmaaHHH trap, B 11PH0) O H BO Bpemg IIpOHHRHOBeHHR BeHrepcHoro
HaToamxleCItoro (NogaaHama B RapnaTotym gyry. KoHegHo, ErpeAcTaB-
HeHHe o CBIT8FIX C loHtHoTkyHaticHHm pompom B XXIII BB. no mepe Haab-
Hetill114X HccaegoBaHmit HOCTORHHO 6ygeT HOHOJIHRTbCR; HO yHte Teneph
HmeeTcH BOOMOIRHOCTb cgeHaTb BLIBOJEk, tITO BocHpHHTHe
AOJIMILIM 06IReCTBOM pa8JII4qHbIX 8J1eMeHTOB BH3aHnificito-CJIaBHHCROR Ryab-

Typia H 11HBHJIH3ORIM He morao Hponcxoymm B Ty MO/Cy HHatre, ileM Ha
ocHoBe HOCTORHHLIS OROHOMHtIeCISHX, a B HaBecamon mepe H HOJIHTHIleCRHX

csfraeft 22. Howromy Mbl cturraem, trro cpeTkx npoinix npogyHToB Ha ceBepe
oT rgyHan BH3O.HTH1CRHe HyruAhl HCRaJIH H COJIb; OTO II0J10/ReH1Ie, aacBHge-

TeabeTBOBaHHOO gaff XIIIXIV BB., JE(OJI MHO 611j10 HMeTb mecTo H B XXII
BB., ROrga B.TIaCTb BH3ORTHI4 Ha gyHae 6bIJIa IIOJIHOCTb10 BOCCTOROBJIella,

OTMegaJIHCb ;lame II HOIMITRH HOJIIITHIeCROVi ORCHOHCHH B cTopouy

TpaHcHabBaHHH 23 CJI0MHbIe CBFI3I4 TpaHCHJIbBOEHH C OCTOJIIAMIMH pyM13111-

CHHIVIII HcTopHttecHilma flOBlIEIIHMH R iory H BOCTORy OT HapnaT, HaH

20 Barnea, Relaf iile dintre asezarea de la Bisericufa Garvdn si Bizanl In secolele X XII,
SCIV, IV (1953) .1% 3-4, cTp. 641-571; OH ?He, Amforele feudale de la Dinogefia, B SCIV, V

(1954), .1% 3-4, cTp. 513-530; Gh. $tefan, I. Wirnea, B. Mitrea i colaboratori, $antierul
arheologic de la Garvdn, B SCIV, VI (1955), .AA 3-4, cTp. 713-734.

21 K. Haredt, Voievodatul de la Balgrad, a SCIV, V (19534), .N1 cTp. 508-509;
OH ,He, Contribufiuni la istoria Transilvaniei sec. IV XIII, ByxapecT, 1958, cTp. 113 n cHeA.,
126-127; Bake) Géza, Contribufii la istoria Transilvaniei de sud-est In secolele XIXIII,

SCIV, XII (1961), m1, cTp. 113-119.
22 K Honpocy o HonnTiviecieux Cl3f1:3FIX B XXII He. cm. K. 1-11redt, Voievodatul de

la BdIgrad, cTp. 509; noHo6Hoe npeHnoaontenHe nhignanyTo n y BaHo Pen, eTp. 115,
yx. con. H y Hero nte: Elemente de origine locatd si rdsdriteand In arhitectura milliard a epocii
feudale timpurii din Transilvania, B e Studii i articole de istorie e, III (1961), cTp. 57-67.
B 1247 P. OJITeHCHFIR BoeBoga JIHTonott Humes' H XallerOM. DIR, XIIIXIVXV, B.,
cTp. 2. HoHo6Hue TeppHTopHaabHme email mencHy no.uHTHgecimmH cDopma1Emm0 no
060HM CHJI0HeM KapHaT B XXII BB. HO WINN( He coHeficTsonaTb cmecTsoaamemy
8HOHOMIneCHOMy HHyabTypHomy o6meHy C 10HCHOMTHatiCHHM mmpom.

23 B 1166 r. HmaawraltcHoe MACHO, HoHHepacaHrioe pymEaHamm H HonoogamH, npo-
HIIKJ10, no A BogHTenscmom abna BaTaTaeca n Hoanagymaca H TpaHcHabnamno epea
nepenaam 10MILIX H BOCTOWISIX RapnaT.

10 C. 4228
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426 ,II/RYPECKY 6

H C 10HCHOgyH8tiCRHMH pailoHamli, 1113111» ynocTosepeillibie ;VDT nepHona
paHHero eoaJmBMa, 6ygyT onpegemim co6oti 3BHTM 8T0110 HoeHon-
cTim H B caegyiounie Berta", BlIJI0Tb )10 Hariaila coHpemenHoti

Hammag c XIII B. CBegeHHFI CTaHOBFITCH Bce 60Jtee nocToHepHiamil.
B 1222 r. BeHrepcHlift Ropoab AHnpeit Bbinaa TeBTOHCHHM phinaprim paape-
meime Bb1B08TH COJIb B11143 HO Mypeilly H OJITy Ha 6 cygax no nariinoft Ha
OTHR pert C Tem, ITTo6b1 npH HomspaineHHH OHH npilHeaim 6b1 4 npyrHe TO-
Rapid». B ante He yHaablicaeTcH, Halt ga.geHo no 0Jrry ClIyeTHJIHCb cyna 29
A B 1247 r. Bum IV, ycTynH8 opneHy HOaHHTOB saaneHHe CesepimeHoti
Bennett I/ oaTeHcimmx HHHiltecTsamH HoaHa H ilapHaina, yTotTHHH, trro
ycTynaeT moHaxam-BoHnam eapa6oTox oT npogamm COJIH, RoTopyio ... paa-
pennia HM BLIBO3HTb B noTpe6Hom ROJIHIleCTBe gaff 8TOft eTpaHm 26 H
nJ111 Boarapowx, rpelecHrix H rloaoHenHux aemegb»; HM paapeinanocb
6paTb COJM Ha J11060ii TpaHcHabBaHcHoit HOIM 27 Ha ynomimiToro TeRcTa
BFIgH0, TITO B1IBO8 C0J114 Ha Tor oT RapriaT HpaRTHHOBaJICH C gaBIIHR HpemeH;
Henreperadt ROp0J1b, noTopmft, Bep0FITHO, yCTaHOBICTI onpeneaenHylo naaTy,
immaempo C TaRoro o6opoTa, HOBBOJIHJI HoaHHTam nOCTaBMITb H nponaBaTb
9TOT CTOJM nemibifi mmiepaa B CB010 110J1133y He TOJIbRO B CeriepHHcicylo
aemmo H B oaTeHcHlie Emintecnia, Ho H B BoarapcHlie H HoaoHeinaie Bewail
(CO6CTBOHHO MyHT0IIHR) H B rpeHHIO. HCHOJIb30BaHHI11i B goRymeRTe Tep-
MHH 1 concedo», TOITHO oilliat1aionnit1 nepeyeTynxy 110J1138131>> H # goXo

noarmembix e pyMIlliCHHX minateeTH, noHannmeT, tiTo eine yo 1247 r.
nepesoma COJIH no yitasainnim HanpaimeHHHm 61.ma pRe HartecTHa. O Bhl-
COROM cnpoce Ha COJII, HO ,IkyHaio c8HneTeabcTiiyeT H TO, B 87 anoxy
Hmeaacb tIpeaBbiliaRHo 6o.amnoe 1,111CJI0 pm6aHoH: HO Tomy me noxymeHTy
Bum IV coxpaHgeT ea co6oli noHoeymy mx goxogos. Boaee nosInnie go-
HymeHTLI I10110JIHFHOT »Ty InuPopmankno: B 1374 r. BoeBoga MyHTOHHH &fa-
AHCJIaB I yeTynaeT BogHnHomy moHacTLIpo 4 RHHIReCRH3A AOROJA OT BOCbMH
pb16HEIX 11p0MLICJI0B>> 28, pacno.nontemmax meatgy BbirMopoBoVi H °puma
Ha npoTHHiemem Hcero 8 KM 29. TaHne npommcam HMOJIHCb no Hcemy gyHaio;
notimaimpo pr46y EiacaarniaaH H paaeosHan HO cTpaHe. B nonymeHTe OT

24 C. Daicoviciu, St. Pascu, V. Cherestesiu, T. Morariu, Din istoria Transilvaniei,
ByxapecT, 1960, cTp. 83-84.

29 DIR, C. Transilvania, XIXIII, T. I, cTp. 182-184.
29 T.e. CesepaacKag aemag.

DIR, B, X111X1VXV, cTp. 2 II 286; cp. A. Ilies, yx. cTp. 156-157.
29 DIR, B, XIIIXIVXV, cTp. 27. DTOT goxymeaT nogmepnuten M 110CRUPO'

11114MH rocnoykapasim; max owe, cTp. 33, 41, 46, 47, 61, 79 II 89.
29 gOKyldelIT OT 5 aarycTa 1424 r.; ma.44 oice, cTp. 79.
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7 OB aRCHOPTE COJIH 113 PY3.113HICHHX rOCIMA.PCTB 427

15 HHaapll 1467 r. ynomuHaeTcH, B certepHoft tiacTx Boptm, Ha
HpOTHMeHHH 30 am Hmeaoca mecTa cea, xoTopme no llaaHemy 06a1'Iaio saHll-
maaHca nape/tow-colt pa161430. gall aoHcepsuposamm 6oraTMx TIOBOB, xax

XIII B., Tan 11 nosaHee Tpe6oaaaaca coaa: oHa nocTynaaa n lls TpaH-
CHJIbBa111114, HO raaaHmm o6pa3om 113 coamumx aolleit H 6eperoa», pacno-
aosteimmx Ha lore H BOCTOHe OT HapllaT. Tan ?Re llOCTaBJIHJIaCb coaa gan
BOJIrapHH H PpeirnX, tITO noxTsepaallaeTcH rpamoToit HOaHHTOB OT 1247 r.31.

B Haxmae H H cepelluHe XIV B. cosnaloTcH nexTpaallsoaamme rocy-
llapcTsa BaaaxHll H Moallosa, Halt peayaaTaT acero nponecca DHOHOMH-
qeCHOr0 H 0 6IIIeCTBeHHO-HOJIHTHIleCH0r0 8BHTHH /apex/Illy/nett snoxll,
/tax 4 npouRT H npollaaeHHe» upoTusopet/MA AByX, HOJIHOCTIDIO copmll-
poaaamHxcll aHTarOHHCTCHHX HaaCCOB32 cj)eollaaaHmx rOCHOJE( H saaucll-
Moro apecTanHcTsa 33. BaameH mecTHmx 110.11HTHrfeCEBX cDopmaiwil IIYTM
oprammalum exHHoro rocyllapcTaa rOCH0J(cmpouvenl aaacc Hoar:mar
«Hosme cpeacTsa gag /maw:maxim H axcuayaTanim yrHeTeHHoro aaacca»34

Hosme BO3MOMHOCTH AJIFI nocTeneHHoro saxa6aaeHull cao6oxHo aaallelo-
nwx semaeti o6nular. OTpa6oTormall pea (6apuuma), pexTa npollyaToaall
(llecHTHHa) 1f aeHellmall pea (nollaTa), xoxollm oT pyllmmos, OT Toaapo-
o6opoTa sHyTpll cTpaHm H BLIBoaa HpollyaToa sa rpanlluy co6HpaioTcH cue-
411a..11b110 HasHatmunamll JI10)113M11 B In:WU:ay /Tam/Turn H 60Hp. HHCLMeH-
rne ace 6o.ilee MHOrOMICJIeHlIbIe, noxTseplltaaioT sTo no-
aolltexue n ero gaBHOCTb. B Toprosom lloxymeHTe 1368 r. 1101111311a1OTCF1

npaallaa «ab antiquis» T(JIH 6pamoscmax aynnos, npu6annullx c Tosapamll
BajlaX1410 35; Mllpqa CTapalif (1386-1418) B0306HOBJIHeT HX 6 asrycTa

141.3 r. AJIH Tex llte aynuoa C yaasaHHem HOILIJIHH, nplyillTaion/llxcll sa
paw/ley/Ham BB0311MIale MAO BLIB03HMLIe TOBaphl, B COOTBeTCTBHH C saseTamll,

ycTaHoaaexHalmu eum 4 upallexamH» Boesoxm 36
oTnpaaallall Ha sana H Ha /or. 13 mapTa 1373 r. ,Thollommom

BeHrepomm 6ma °Tr/paw/ex B Opmosy cuenuaaaHallA 11pH6JIHMeHHhIfi CO-

38 Tam awe, cTp. 141.
Tosapra H3 BeHrHHH, repmamm, BOMMIHE H Mopamm npx6bniami B BOHL'apHIO

XIIIXIV BB. BO AyHaio; Ten nerge, CH3H0BaTeHbH0, OCyateCTBRHHCH Tosapoo6meH
memgy 06011ms 6eperamn cesepmlm H 10»filtaht; CM. Hcmopus sa Hassapus, I, 1954,
cTp. 193.

32 B. H. Jlemm, Cote., T. 25, Mocima, 1949, cTp. 358, rocriommmlaT.
33 Istoria Romtniei, T. II, ByxapecT, 1962, cTp. 140-141.
84 R. MapHc, Op. aHreabc, Hpoucxoxcdenue cembu, nacrnrcoti co6cmeessoemu u

eoeyaapcmea. 1436p. cou., T. II, cTp. 3104, MocHna, 1948, rocrionumagan
35 Hurmuzaki, Documente, 1/2, cTp. 144-145 (.Ni CVIII).
86 L Bogdan, Relafiile Tdrii Romtnefti ca Bra§ovul §i ca Tara Ungureascd In secolele

XV fi XVI, ByxapecT, 1905, cTp. 3.
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428. AntypECItY 8

C aagaHHem HocupenHTemoHaTb gocTainte « oaaammticHoit coan»
Et Banal, 37. 1/Imel0TcH cHegeHnH, yHaaboaionine Ha yoeaugeHHe B XIV B.
npollaHogHTeabHOCTH MyHTelICICHX COJIHHEIX Honeft, Hatiatannx Tice ROH-
nypRposam C TpaHCHJIE.BaHCIMMII pa3pa6oTHamn jame Ha TeppllTopmix,
HaxogliBILIHXCH DOA HaagbPrecTBOM BeHreputoro cfleogaanama. 3TOT pocT

npH FICIIOJIMOBaHHII ITHMIITHBHOR TeXHI4M4, BeHamn ocTaHmauericH
6ea nameHemiti 38, 6hIJI noaiye B peayabTaTe OTITLITHD HOBLIX COJIHHEIX
Ronal, 6oxtee HtecToHoti aHcn.11yaTanHH pa6ogett mom pa6otmx, HpecTiam

neHoTopmx HaTeropliti ropomaH, HoTopux (DeogaabHan rocygapomea-
Hag BaaCTI) o6J13NBa1Ia HeCTH Tpygoome DOBIIHHOCTH, CID138.HDLIO JIHSO C
go6byte1i coan, Jrn6o C ee nepeHosmoft Ha gyHaticHHe npHcTaHH. Becbma
BO8MOIRI10, TO HeROTOphle TpaHcnopTH m.i nepx HO rgyHalo BILTIOTh
go Bearpaga, Halt 13T0 npoHcxognT B c.negyannHe Heim.

O BbIBOBe COJII4 Ha 101' ynomnHaeT qmHpHuti. Aoronop», aamnotieHmai
27 mail 1387 r. B IIepa npegcTaHHTeailmn renyn C «nocaamH H ylloaHOHO-
tleHHIAM14» HFIYIESD I4BaHHO, nparonfluero qaCT1310 go6pygaccHott TeppwropnH.
YCTaHaBJIHBaR Haanmnble o6HaaTe.gbcma no cHo6ogHomy 8a1I11THI0 Toprort-
aett H HO oanwTe HmyinecTHa H 71S143IIH cooTHeTcToporgero HaCeJICIIHD, BTOT
gOlIYMelIT npegycmaTpHriaa Ha cariati BAHL; 'ITO rocrwaim HBaHRO»
IIOSBOJIHT reHyoanam Bhiexam Ha ero cTpaHm> B nogxogsnindi cpoH, yToti-
HRH: 4 ... Beam H aerHne ToHapbt paspernaeTcH BLIBeEITH B TegeHne mecHna,
a CO Al) u.nopa6.4u B TetteHne rumen' mecnneH»39. Pemb ngeT o COJIH no Baaa-
XIM, HO Toppo BLIB0314JIII F a reHyaocHmx cygax ;To gyHaticHoit ge.11131.11,

a oTTyga B HOHCTaHTHHOIIOJII3 DO TOMy ate nyTn no gyHaio H LlepHomy
mop() HoTophim H B XIII B., a Bep0FITHO H B XI XII BB.,
Horga CHJIMILDA BH3a1ITHIICICHti CDJIOT rocnogcToortaa B OTHX mecTax no
Apfaio.

RacaeTcg Hm000a COJIII B Boarapmo, TO nomnmo HbunenpHoegeH-
Horo HOCBeIIII0r0 ynomilHaHna, HmeeTcH H CBH)EteTeabCTBO HoHna XIV B.
llepeg amgom Hce HoopacTamneti OTTOMaHCHOit Mom rocnogapi.
CTapul (1386-1418) yHpenna gynaticHym JIHHIVO, BO3JIBHI'HyB paHee 1393r.

AxtypgHty gpeEtHetimem HantHom mecTe nepenparaa tlepeo gyHati
HamenHyio HpenocTb". KpynHbre HameHHwe 6.TroHn MOFJIH 6brrb no.urieHra
JIHifiB B PyinyHcHnx HameHoaommlx TT Eta Haaftwaii 143 flux aanaaTmam 6oab-

87 Hurmuzaki, Documente, 112, cTp. 213 (CLIX); cm. A. cTp. 157.
38 A. Hies, yn. cTp. 169.
88 DIR, XIII XIV XV, cTp. 37; cm. A. Die, yn. cot., cTp. 158.
48 N. A. Constantinescu, Cetalea Giurgiu, originele f i frecutul ei, B ATinanax Pymnicnoll

Anageman, OTitea. WCTOpliff, II, T. XXXVIII, ByxapecT, 1916, cTp. 499; I. Barnea,
Paul Cernovodeanu, C. Preda, $antierul arheologic Giurgiu, B Materiale IV, 1957,
cTp. 219, npmm. 3.
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9 OB ORCHOPTE CORK 113 PYMMHCIOIX rOCYHAPCTB 429

vabi5on coas. OgHH Ha ebnioBeft Mnp TaHme rocnogapem,
roBopff B 1445 r. o manieynommyToti nocTpothze, oTmelmeT, Hacageb
onaamt Hamm coamo, tyro neHa, ynnatieHHaa evo oTnom, 51issa tipeaBbx-
=tax° Bile°Hof!".

Kan H B nepHog punier() (beogaansma sHcnopT cum B BoarapHio npo-
TiomicaacH B Terlemie Bcero XIV B. MeHtgy npotinm, camo cyniecTBoBaHme
Ha upaBOM 5epery ,gyHafx 811atlIrreJlbuLIX ropomB, Haic BHHHH, CBHHITOB H
CHJIIICTpa, HOHTp0B pemecaeHHoro npoHaBogema H TOprOBJIH, saeBnge-
TeabCTBOBaHHLIX enie B nepBoiA HOHOBIIHe XII B. 42, HOJIHTIVIOCHliti H BoeH-
Mail coma Baaaxlin o BoarapHeil, ynomHHaembni BIII3aHTHtiCHHMH IICTOtIHH-
HamH ene B 1323 r., pogcmemmie CBH8I1 muicgy Hmincecxximn cembilmno
Bce OTO HBJIHJIOCI. tilaHTopamH, 6aaronpHHTmoBaBurnmn ocyinecTB.seHnio
ToBapoo6mella no gaBHo H8BeCTIILIM nepenpaBam Tlepes gyHatt ".

axcnopT con Ha BuntaliciciiR noayocTpos npogoaacaacH n Houle
Typew(oro saiBaTa. Ha goitymeHTa OT 3 anpeaH 1480 r., n HoTopom nog-
mepatgaancb °Tap.% riplumaernn, gamme THcmaticHomy moHacTiapio eige
B 1424 r., BHHHO, HBJIHJIaCb OCHOMILIM npegmeTom sitcnopTa qepes
flHKT liana(DaT-BHAHH: H ecin ICTO 118 gBopHH an5o npHABopmax HMI
B006ige HTO 611 To RH 6brao 6ygem BLIBOSHTb COJIL nig oBen HJIH HaHoiA-
HH5ygb gpyroit ToBap H npogaBaTb HX, TO moHaxn BO3IbH11 BOLICHHBaTb
HOHIJIHHy H MINT° He emeeT 1151 HperOITCTBOBaTb» 45. B 9TOM HoHymeHTe,
(liaHTHaecHn noxasbiBaionlem H noaomeHne B nponmom, B XIIIXIV BB.,
yTOtIHHOTCH, ITT° sa ,gyHait COJIL upogaBaaH eambie pasHoo5pasuble o6ine-
cTBeHHble caon: 6oHpe-B.uagemaibi CoJIMMIX npombicaoB, npni(BopHize, npeg-
cTaB.TIFIBIffile co6o2 agmHHlicTpaTHBHBle Hagpta pyMbIHCHoro cbeogaabiloro
roeygapemBa, H Boo5iHel Bee npotine rpantgalie, oxBatiemme (Dopmynoti

ICTO 611 TO HH 6LIJIOD" .

41 N. Iorga, Cronica lui Wavrinsi Romtnii, B t Buletinul Comisiei Istorice a Rominiei
T. VI, ByxapecT, 1927, cTp. 132-133. Banaracant1 rocnoAapb, HaR coo6maeT (1)parmys-
CHFIR XpOHHCT, ...r0B0pBM, TITO B sTOfi HpenocTa HOT 1111 OAHOPO Hamag, HoTophig He
CTOHM 6131 IMAM COMB, HoTopan no6maaeTan 118 man B Banaxmn, HaH B gpyrIDE mecTax
BTO aenaan B HaMBHOMOMIDIX ...».

49 gmaniTap Anremoa, Kam eanpoca ea cpeatweenoemius 6.4eapcxu epaa, B
eApxeonornm, II (1960), XI 3, Co4nul, cTp. 9 n 10-19; M. GLboglu, Peninsula
Balcanied In descrierea lui Scuff al Idrisi i altor cdlettori arabi, ByxapecT, 1962 (pyRonncb),
cTp. 12-13.

43 C. C. Giurescu, Istoria Romtnilor, I, Num. 5-e, cTp. 380.
" B Foromy (OnTennn) 61131 monennail man (235 an.) apemen napn

Cpannampa H ynpaniennn roanionynallcnott pa6oTm; D. Berciu, E. Coma, Sdpdturile de
la Ballet Verde fi Gogofu, B i Materiale i, II (1956), cTp. 489.

44 DIR, XIIIXIVXV, B,cTp. 167. Cm. II el?. 79, 89 n aHT OT 16 Elwin 1524 r.
DIR, XVI, B, 1, cTp 180-181.

44 BMBOSOM COMH sannmaanca, no-annnmomy, H MOHBCTESPH, CM. aHT OT 14 OKTFI-
6pH 1465 r., gamma HoaxescHomy moHacTiamo, cm. DIR, XIIIXIVXV, B, cTp. 139.
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430 J. MHYPECHY

OAHaHo OTA3J1bH00 ynomllHaHHe 6o.a3 H npHAHopHbix B yHazaHHom
AoRymewre roHopHT o TOM, TITO Han6oaburpo Biology OT TOprOBJIH CORM°
HaHaeHum npegcTaHHTezm rocnogempoulero 4ieogaatmoro Haacca. OT-
meTlim maHme, TOJI131{0 COJTh H oHnhi yIIOMMiyTES OTA3J1bH0, BC Hte npo-
=me npoAyHTEa Bxognall B « HaHort-Hn6ygb gpyroti 'rump»; aTo yHaahumeT,

gTo no raaBoaHmomy HOJIIITIeCTBy COJIb aummaaa, HapHgy co cHoTom, raaa-
Hekinee mecTo. HoinaHHa 6maa oftatiHoff 3%; npH Boao6HoHneHHH npH-
B14Jler1414 B 1502 I'. oTmegaeTcH, ',ITO 113 cTa ram6 COJIH yAepnamaloTcH TpH
ram61,141. OAHoHpemeHHo goHymeHT gaeTHeeLma neHHrle cHegeHHH o coaenoti

, AJIR aaroToHHH HoTopoti, 110110TIHO, Heo6X0)114Ma COJTh B 3Har114T3J1bHOM

HoaHneente. « FI B OTHX °Sepal, roHopliTcH B rOCII0AapCHOff rpamoTe OT-
HOCHT0J1bH0 oaepa EvicTpenya H cocegHnx e HHm, HTO 6ygeT aacaaHHaTE.,
Hopa6.11b go.11meH naaTirrb no 30 aenpos, oglly « maHty» 1.5 acnpori, BOB 4
acnpa, HoHcHylo noHaanty 2 acnpa» 48 . DTO HpaTHHti nepettem. HC110.3b-
Byemax TpaHcnopTHNx cpegcm 49 noHashmaeT, Hamm HoaH=TecTHa phiaa
BbIJIaBJIHBaJIHCb H BarOTOBJIHJIHCb Ha pm6Hmx npombic.11ax, Halt gag RpyrI-
HUh HorAa pia6a HmHoamuacb Ha Hopa6.rinx A.T1H aRcnopTa H Ha
BO3aX B anatiHTe.TIEHme noTpe6HTeabeHHe neHTphi cTpama, TaH H AJIFI
meaHok TOprOBJIH H mecTimix HyHt)( (HOHCHafi 110Haanta). A BlleTpenya npeg-
CTaBJDIeT CO6Oft seem J111111b TOJILHO OJAHH palloH, ga H TO He 113 cammx 6ora-
mix. Tatum o6pa8om, aerHo 110HHTb ii cHom.Ho COJIH noTpe6.11Haocb no
trkyHaio B DTOM ceHTope geffTeabHOCTI4 ante B XIII B., 6hunnem HaCTOJIM40
11p0r.kyliTHBH1SM, 11TO BeHrepcmdi Hopoab enterogHo coxpaHna aa co6oti
Aoxog pm6aHos Ha 4e.uen 50, pacno.11omeHHoro H HocToHy OT BlicTpenyaa.

Ham He 143BeCTIIII inuPpis XIVXVI BB. He coxpaHHaoch 11H
cuworo peecTpa Tamontemmx aanHce251. Ho Bce =mum coaHHIAx Ho-
nett noHasunaeT, TITO o6i)em aHcnopTa BoapacTaa.

B XIV B . axcnayamportaaacb Bea OHHa H6aH8H PbIMHHHa-BbIJIIIH, B
caegymmem Bute H OKHeae MI41113, B6J1143H TmprosHinTe, a H XVI nonBasi-
IOTCH Teaera H rHTHOapa 82; B MozgoBe raamian )106LItIa COJIH npoma-

DIR, XVI, B, 1, cTp. 14, aim' OT 26 HIOHH 1508 r. n OT 1 man 1510 r.; mam awe,
cTp. 45-46 14 57, n OT 1 anpenn 1526 r., DIR, XVI, B, 2, crrp. 4; rnm6a conn paennaacb

XVII H XVIII BB. 100 ona, npnmepao 127 nr (ona = 1,276 nr B Hallam XIX e).
48 DIR, XVI, B, 1, cTp. 14. 4 Mama» cTapan sepa Baca AJIFI ps6s.
45 OAHH nopa6nb woman COMB C HOROBHHOit BOBOB COHOHOti pia6m nonnamy

15 Rona.
5° DIR, XIIIXIVXV, B, cTp. 2; cm. amine cTp. 426.
51 Beaux T011111,131 ye T Toeapoe; aim OT 20 nneapn 1505 r., eanpenana ea Hoene-

SCHISM monacTspem Tamonano HO renyne (a gOnHHe OJITO, 6310Hte H TpancHnseaslin),
nonapennyio monacTspio else Mnpmen Cmpum (1386-1418 rr.), rocnonapb ynaameaeT
Tamontemmny BBMCKHBOTh CO Bcex H no6aenneT: npoinan HHHOMy name acnpa,
man Nan 6yay me6n yqumbicamb no nnueas nepenpamia gynae ..», DIR, XVI, B, 1, cTp.
26-27 (noAmeiminyTo MH010

5 A. Hiel, yn. con., eTp. 157-159.
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BOJAIIJIaCb BO Bee 8TO BpemH, r.118B11121M 06p880M, B Thpry-OHHa. CO Beex 8TH%
paapa6oToH coal. cBoaHaacb Ha HpHcTam', orrHyga nepenpaBafmach Ha Hpa-
BbItt 6eper, B Cep6Hio, Boarapmo H ,go6pygncy, a TaRnie nepeBoallaacB Ha
He6w-thrum cyAax B I{OHCT8HIly H BapHy, rile neperpymaaact. Ha Apyrxe
Hopa6all, OTIIpaBJIFIBIIIHeCJI B KOHCT8HTHHOHOJIb 43.

I48 TpaHCHJIIIBORHH COJIb BLIB0811J1aC13 B XVI B. no Mypemy H THCCe
patioubi BJ18):IeHilit EJIHCTaTeJ113110it HopTB; raamb.im o6pa3om, B cTopoHy

BearpaBa 54.

OTHpLITHe HOBLIX paapa6oToH COJIH yHaainaeT Ha pocT HpogyHHHH
II BLIB08a COJIH 118 Bcex Tpex pymbuicHllx HCTOp/PleCRHX 11p0BHHIBIti. B
peayabTaTe yilpenaeHHH TypegHoro BaaghluecTBa B nepBoil HOJI0BH110 XVI B.
R ceBepy OT gyHafI H ORCHOpT COJIH HanparwmucH Bce 6oiee B CT0p0Hy BaJI-
R8HCR0140 110.13TOCTp0Be C HommeHHem HOBLIX B081110}RHOCTe1i yBeaHueHHH
46BiTa, a caegoBaTeabHo H HOBLIX HCTOITHHROB BoxoBoB, rocHoBapH paciuff-
plum Bo6Liqy coan, HormaniaH uHc.uo pa6ogHx H nromperuma RpeCTIAIR

COJI/111131M Hpombicaam BaameH HX tfacTmtmoro ocB060xtgeHHH oT 41HCR8J113-

ENX 061138.TeabCTB. COOTBeTCTBeHHO yBeJIHRHJIIICE. I/ nepeBoaHH Ho gyHaio,
gyro oco6eHHo TfITReJ10"..J10/RHJIOCII Ha aaBHcHmoe RpeCTI)HHCTBO.

Eme C aBHFIX Bpemell CBHgeTeJ1bCTB0 BOCTOBHHESX Brett Haxownw
TOBOHHMHII. 011 He gopor, csfiamBaBunix OHHe.11e Maim c liaffacliaTom,

ma3bmaJtacT7 B 1517 r. « ilkInoayk», 110 HatimeHoBaHmo BHBHHa (Arm),
pacno.uonteHHoro HarIpOTHB Ra.ualbaTa 55. CpeuH 11epeB03HBI11IIXCH ToBapos
.6biaa H co.ub; o6 9TOM HaTeropHuecHH roBopHT BoHymeHT BaaBHcaaBa III
oT 10 mall 1523-1525 rr., HoBTBepnmaionwiA cTapoe HomepTBoBaHHe THC-
maxeltomy moHacnapio «HomaHHy Ha COJIb Ha BHBHHcHom nepeBoae ...»
11 npintaamBaionarti « nepeBoaqHHam» altHypaTHo ynaainmaTB HocaaHrkam
rocrroBapH « BCIO ripaBH.umfylo HomaHHy aa coab» 56. )Ta illmoHcHaff Hopora
BcTpeuaeTcH BHOBb Ha rpaHHHe ce a HOpflageJ1 H BOXaH13. 143 ORHeffe Maph
COJTh BLIBoaliall H epea rIBBTpa auT H liapaHaa, a oTcloga Ha Horo-aanaA
y cum HlicHya, rge «o Bopore comn> ynomHHaeTcH B XVI B.57, XV) BeHeTa,
HanpoTHB PaxoBra. Ta ane TOIIOHHMH51 BcTpetmeTesi 11 B goRymexTe OT 20

55 St. Pascu, Petra Cercel fi Tara Romtneascd la sftrfitul secolului XVI, Cu6uy,
1944, cTp. 180.

54 Istoria Romtniei, T. II, ByxapecT, 1962, cTp. 883.
" DIR, XVI, B,1, crrp. 122, Cp. aHT OT 22 HIOJIFI 1584 r., DIR, XVI, B, 5, cTp.

471, H OT 4 mapTa 1594 r., DIR, XVI, B, 6, cTp. 106.
55 DIR, XVI, B, 1, cTp. 174; cp. AcutymeuT OT 1 aupeng 1589 r. H OT 8 arrpena

1590 r. DIR, XVI, B, 5, cTp. 393-394 H 436 It am, oT 25 mam 1582 r., DIR, XVI,
B, 5, cTp. 56.

57 B awre OT 10 (Del:Tang 1541 r., DIR, XVI, B, 2, cTp. 275 H B aRTe OT 13 0/S-
T116pm 1574 r., DIR, XVI, B, 4, cTp. 149-150.
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MaR 1580 r.58, BO NoTopomy 6111.1111 yeTaHOBJIeHLI rpaHnnm ceaa Mmpinn no
nopore, Benyuleti o T ORHeae Mntu, y TmproamnTe tiepea Tau B ,712xypnaty58.
HaxoHeg, « Banya &TIA» , B 40 ma R 10r0-BOCTORy OT BaaeHH ne MynTe,
mecTo npoesna B080B, Harpyatemmix C0J1b10 118 PHTHOOpb1, Bax 9T0 riman-
HaeTCH B 0I(110111 118 AoliptenTon OT 25 cileapaim 1594 r. 60. T0RI3H0

I1OBTOHW H sHatulTeabHme nepesomn C0J111 RgyHalo eme B naBHHe
BpemeHa morar& OCTaBHT13 nono6Hme HammeHosaHlia Ha RapTe Baaamm.

Bb1B08a COJ1H Ha BaJIRaHCRHit noayocTpos 118COM11811110 110J11230-
BaJIHCI, H npyramm noporamg, XOTFI OHH H He CBR8a11111 B CBOOM HaumeHosaHHH

CO CJ1OB0M coab». Tax, HanpHmep, B ORT8IIHR, y Kpatiosta OTBeTBJ111.11aC1.
« nopora TH6py,lly2» 61 Ha osepo BacTpenya, a npyraa nula Ha Plammuty-
Bmarta, no npasoit cTopoHe auTa, y CaaTkuul nepexonnaa sa pexy H
goxogn.11a jo TypHy. lis Oxneae M11413 Hme.nacL nopora B TypHy =lepes
reenim H Ponampb je Bene, npencTasaan co6oll rpaHnny mentny ce.namm
Romainta, rioprHea H Hplicaonya; no ay oT 23 aman 1512-1513 rr.
cala HasmaaeTcH « 1114R0110.1113C11011 II0p014014»62.

B Hatiane XVI B. B noxymeHTax yll0MHHa1OTCJI Tamice « Mamacitas'
nopora »63 H « AmpcTopcnast nopora»; nocaenHaa lima H8 TiaprosHITe
qepes Tmprulop H HmHeniHne AaexceeHm (s rpaHnnax cei Caen, llopym6ya
11 06paame ynomEHyTme B axTe OT 13 nexa6pa 1514 r.) 64. Beayufue
C Opeenux (Temen nepenpaeam, nepee gynati, cyufecmovoufue c neeanamnm-
nux epemen, ami aopoeu rtaeblealonics e pymuncicux aonyAtenmax no nau-
menoeantuo eopoaoe na npaeom 6epeey penuBuautc (guio), gu6ap (Tu6py),
Hunono4b, C811244M06, CuAucmpa (Abipcmop), eae naxoauAucb npomeascymon-
tate CKAaabi moeapoe u npoaynmoe, omnpaextembax U3 BaAaxuu u Tpancurab-
eanuu Ha loe, a maicoice u npu6blealoufux c BaJocancnoeo norayocmpoea

42 DIR, B, 4, cTp. 475-476. Ceno M'ama cymecTnonano H B XV B. no nceft
BepORTHOCTH B Tex rpannnax DIR, XIIIXIVXV, B, CTp. 120-121.

Eine C XV B. cylnecTsonana Apyran nopora HaAncypnncy, mentily npenocTmo a
ByxapecTom, AonymenT OT 27 cenTn6pn 1461 r.; DIR, XIIIXIVXV, B, cTp. 132;
OT 10 neRa6pn 1505 r., DIR , XVI, B, 1, cTp. 34 H OT 15 HIOJIH 1586 r., DIR, XVI, B,
5, cTp. 254.

69 DIR, XVI, B, 6, cTp. 105.
AHT oT 30 anpenn 1579 r., DIR, XVI, B, 4, cTp. 379.

62 AHT OT 23 MORFI (1512-1518), DIR, XVI, B, 1, cTp. 80; cp. anTil OT mas' 1531 r.
H OT 18 anpenn 1533 r., DIR, XVI, B, 2, cTp. 98, 134-135.

63 AHTLI OT 23 mona 1512-1513 rr., OT man 1531 r. H OT 18 anpenn 1533 r. CM.
npnm. 62.

64 13 nena6pn 1514 r., DIR, XIV B, 1 cTp. 104. Cp. nonymenT OT 10 non6pn 1579 r.
is OT 12 aexa6pH 1579 r., DIR, XVI, B, cTp. 425 H 436 H OT 27 Fnmapn 1581, DIR, XVI,
B, 5 cTp. 11.« Connmae Aoporns 6buin oTomnecTanelim no DIR, Indice sec. XIIIXVI,
CM. ripio!. 1.
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Ornmodgaucicoti umnepuu c ttasuanertuem na ceeep om jyrtas. Toms mono-
numus xpacitopenueo noOneppgueaem nocmosunoe aeuaicertue moeapoe e o6oux
manpamertusx e XIVXVI ee.

BLIB08 coma nponoanHaeT pacTH H ,B XVII B. YnpameHHe BanaxmH
paapenmeT oTHpbITHe HOBLIX paapa6oTOR 0)1110it B TeminaHax, Ha BOT-
wale BeanHoro arH Mann 1:11HaninecHy, gpyrott B Calamme, Ha semafix 6ora-
Tenn:left cembH liawraityallHo, H Tp e Theft B Capapy, B HmeHHH 6onpmHa
MIMI 65; 113 ;10613111H H ToprOBJIR CO.111,10 60.111,111He nORCIJIES 113BRella.71H Hpome
rocnoAapH, Hall6ome aHaqtrreabHble npeAcTaBHTenH rocnoncTBylowero
malacca. HocToHHHoe Haamtnie Ha BHyTpeHHem H BHenmem pb1HliaX BC0
BoapacTaionlero HoanviecTna COHN ecTecTBeHHo npliBearo trepea HeCHOJ11,110

H CHHHCBIIHIO npoAmitHLIX Heil, a caexkoHaTeabHo, H 13 H3BeCTH0My ymeHb-
meHmo Hoxogos. iloaromy rocnoHapi. KOHCTaHTHH EpLIHICOBHHy HpHocTa-
HanammeT pa6ory Ha )1ByX HOHHX: « ... a noTomyMU cqwraem, nmmeT
OH 20 neHa6pH 1705 r., BmecTe C nannlmil gecTHrlmn collerHmHamn, Tan
Haft Ronal CJIHILLICOM MHOtO H go6LisaeTcH C.J141111110M mHoro 00.1111, HoTopylo

Tice HeBoamonmo nponaBaTb no xopoinell neHe, notremy noxoght cTpaHbi
H Harriett Hamm yMe1113111HJIHC13, MU 310.110711HRH salipmb COJIHHLIB 1101IH B

CDpapllya H NCHTHoape ...»66. MOTHBHpOBICa cosepineHno HcHaH. go6Litra,
a calegoBaTeabHo, H nponama, peryampoBanacb B 33BHCHMOCTH OT Boamons-
HOCTa rocrioncTimomero (peoAaabuoro Halacca 110.1137'1MM 11pH6mab, cove-

C mpe6oBaHHHHH prlinta.

B oTHomeHHH aRcHopTa COJIH cmageTeaLenta coHpemeHHHHort BeCbMa
3715e1HTeabHm. AHranigaHHH BeprpeB, npoeantan tlepea MoaBoBy B 1652 r.,
ommenaeT, qTo eB Typnino OTHpaBJIMOTCH 6o.nbume H0mmecTBa»67, a
MliTplit KaHTem. Hp nonnepnmaeT Tpe6oBaHHH Ha moanaBcHylo coal:, co
cTopoHN pHila cTpaH 68. ConponomnaH naTpnapxa MaHapHH, rlaBen Anen-
ncludi nocne nocemeHHH PlAmBHHya-Bbintla nmineT, Tyro « BCH coal), no-
Tpe6amemail B Pymenmel H B ROHCTaliTHHOTIOJle» nowrynawr 113 BajlaXH/1,
Hyga npm6mBaloT Hyrinm Ha TypHHH H Hopa6aH 143 Crram6yna, TITO 61,1-4Hy11wn
if oTnpaBwrb COM3 AOMOVD>66. 11130}13BOAVIRVICID H oco6me TIOCTaBRII 1J,1151 Hmne-

65 A. flies, yn. con., cTp. 159-162. Coarfflue 130m! BTeflinaux Hallam! ;ken-
Fruosam B 1682 r., a B Caamme B 1689 r.

66 N. Iorga, Studii t documente, XIV,cTp. 10; cp. A. Ilies, yx. co'., cTp. 162.
67 Alumni,' PyMIIIICK0t1 Aaagemuu, Orrgen. IICT0p1M, 3, T. XVII, cTp. 188.
66 Descriptio Moldaviae », max 1875 r., ByxapecT, cTp. 26.
69 The Travels of Macarius, ed. C. F. Belfour, JIounou, 1836, cTp. 345.
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paTopeHoft Ity1CHH H nBopna B HOHCTUITHHOHOJI0 70. B cepenime TO140
XVII B. HaBeCTHEati nyTeniecTBeHHHH OBJIH11 liene6H HOCOTHJI CW111111310
Honn B Typne (TpaHcHabBaHlin), epaBHHBan nocaenHHe c BanameHHmH put-
pa6oTHamH y PumHHHa-Bmaqa. « He ininea agennum Rom!, BOCHnii-
naeT oH, eine He sHaeT, tIT6 camoe IfyAecHoe Ha eBeTe Ha Typnbi,
oTmeqaeT naHee 4effe6H, COJIb oTnpaBaneTen 4 BO Bee norpaHHTIHme
IlyHRTLI», a B AeBy H JIHnoBy, rge Ha/EOM:ITCH COTHH am6a.poB, CORI, npli6m-
BaeT no gyHalo, THcce H Mypelny, « TIDICH1111 Hopagneti» H3 Bearpana, Cpema,
CemeHnpm4 H Byghl rpy3FIT MH0r0 TLIC1111 oHa», HoTopme Be3y.T H ce 6e, CO3-
gaRaR mum o6pasom «H3o6HaHe COJIH B myeyabmaHeHmx eTpaHax» 71. HyTb
BT14X Hopa6ne2 TOT }te, 11 B XI B. 72, yHamBaeT Ha 110CTO5HCTBO mimosa
COJIII H3 TpaHCHJIbBaHHH He TOJI13110 B BeHrpmo, HO H B Cep 6puo.

B 0HTH6pe 1683 r. RaTOR11/10CHHit ertHenon 0:DpaH1HeR CotimHp0BHq
oTmegaeT, HaxonmnaHen B 110)1paX BanaxHH « B 6onbmom 0 6HJIHH»
CO.TIb BLIBO3HTCH Hynnamid 4 BO Bee eTpaina BOJIHROM cyaTaHa, HpiPlem
noAapH noarraloT allagHTeamme noxonm» 73. Tanxm o6pasom, nyTeinecT-
Bylowliti npe.naT nonTBepntgaeT 6onbraHe goxoykm, noaygaemble oT 3Toil
TOprOBJI11 npaBHTeaffmH cTpaHm H, 110H0,1H0, HaH6oaee B11)111131MH npelIcTaBH-

Tennmx rocnoneTBymnero Haacca. CHHneTenbcmo cDpaHnyaa illapan HeticoH-
Henn, B exenpoinemeie, aR me noHasaTeabHo: «Il y a en Valachie des
mines de sel extrêmement abondantes, situées dans l'endroit que l'on ap-
pelle Hocna ; ce sel se vend sur les lieux, h raison de 40 aspres le monceau
de 100 h 110 ocques. On en tire une prodigieuse quantité qui passe h
Constantinople et dans divers lieux de l'Empire Ottoman » 74.

B XVIIXVIII BB. rpysoo6opoT C BaJ1118.11CRHM nonyocuonom H
OTTOMaHCHOrl inwriepneR nponsnognacn no JIHHIM gyHan, rJIaBHBIM o6pa3om
.ctepea nyHHTH IlepHen, IiaambaT, BkicTpenya, Opfixosa, Tpo214AH6p0g,
H3J1a3, Typny, 3HMH1Pla, aitypgasy, OJITOHHIja, T-IHOR311e1I1Tb, JIHR11-

70 HIICbMO OT 29 anpena 1660 r. Mihai Guboglu, Despre arhiva turco-orientald din
biblioteca de slat V. Kolarov Sofia, H $ Revista Arhivelor *, 2 (1959), op. 211 H HmDopmagm
1680 P. H N. Iorga, Manuscripte din biblioteci strdine, AHHama PymmicHoil AnagemHH,
OTAeJl. HcTopifil, 2, T. XXI (1899), cTp. 101.

71 M. Guboglu, Tdrile Romtne#i in descrierea cälätorului turc Evlia Celebi. Hccne-
noHaime H nepeson no TypegHomy opHrHHany, ByxapecT, 1946-1960 (pyHonHcb),
}antra V, cTp. 110 H 115, VI, cTp. 17 li VII, cTp. 46.

72 Cm. }mime HpHm. 12. 06cneHoHaHlie eme He ony6aHHonainuax TpascHasnaH-
-CHME apX11BOB HacT, ROHEIMHO, 110131.1e cHegeHHH o BlaBose COJIH Ha BanHaucmill HonyocTpos.

73 N. Iorga, Cdldtori, ambasadori fi misionan i in Pirtle noastre, ByxapecT, 1899, cTp. 61.
74 e Observations sur le commerce de la Mer Noir AmcTepnam, 1787, eTp. 270-271;

C [arra], Eistoire de la Moldavie el de la Valachie, HmomaTenb, 1781, cTp. 167.
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15 OB DHCHOPTE COJIH H3 PYMI1HCICHX TOCY,HAPCTB 435

-pouTb, Opaniya ge (Davin gag BanaxEn H raaark Ann MongomA75.
Cpegn npogyxTon corn, amulmana noneTnoe mecTo. Typenxrati nyTe-

mecTnemnlic OBJIHFI 4ene611 B cepegvnie XVII B. coo6nlaeT, nTo Tomato
own" BHgHH eflierOAHO npn6LnialoT 4 MH0r0 COT TLICF1/1 XHJI xamenno/A
coax» na Ba.naxnn, H ropog pacnonaraeT 60 nogaemmamn am6apamn
1XJIH xpaneHnn coal' Ha 6epery gynan 76 Tanana n cynTanotnit cDnpman oT
26 anpean 1695 r., B OTBeT na goitnagnylo aannocy rocnogapn Bpiancoanny,
npintaamaaeT seem xagnnra na o 6onx 6eperax gyHaff, OT Bpanam go linago-
BM, T.e. no cat gynaitcRoff rpannne Banaxnn, He nahrutnaaTs nonunnly
aa Banamcxylo COJII3». 8 gexa6pn 1697 r., a Taxnce H B 1698 r. cynTan H
BeJIHICHti BH3Hp1) oTgaloT nonme pacnopnaceunn B CBH814 C nepeaoaxott,
npoganceit H HCHOJII,30BaHHeM pyivibmucoll COJIH. 1IEo nac g0111710 TNT TaH14X
pacnopnntennn 1.728 r.; ya H3 HHX OT anpean n 25 man xacalonn
coax H3 MORAOBIA, nepeaoanmoti na cygax oT RHJIHH naepx nogyHalo
Cep6mo, nplinem aTa COJIb o6naranacr, nounnmott B 3%, no-mignmomy,
11TO 611 yeTpaHnTb B 8T031 Bone Romcypennmo C HocTaeRamm H3 Banaxman;
nonpoc pernameuTannn «30H c6LiTa» 06011x pyMEMCHIIX rocygapcTa BO 3-
HmtaeT H B XVII XIX BB., nomionmcy Typeipme BJICTH ygennan 6onb-
'Hoe mnImanne o6painennio COJIH na Bamtanucom Dioay0CTpose.

H B XVII B. Tpancnabaancune COJIEHLIe HOIII4 npogoancann cna6ncaTb
naxognmnnecn nog OTTOMBLHCHHM aRagianecTsom TeppnToplin, B TOM trlicae

ceaepnylo Cep 6nio. Ilepenomm rio Mypenly CAaHLI B apengy, a nocTa-
nolmennem 1.671 r. 614.na npegycmoTpexa cymma B 20 000 cDnopimos,
cnman B Typal/Jiro 'many H3 HOJITIeHHLIX A0X0g0B78.

MAIM XVIII B. mencgy Typinceil, Poccnett n AacTpneit B onpegeneff-
ompencn npemem" CTeCHFIJIH Hopmaamme nepeganncenne Torlapos 110

AyHal0. Mentgy 1718 n 1739 rr. allTemm Haxogn.nacr, no aacTpnitmcnra
mnagrInecTsom. HoTepn CBH3H C 102HHOgyHatiCHHMH nenTpamn cpaay me
oTpasnaam3 H Ha npogyitnnn COJIH B ORHeae Map,. B aacTpnitocom gone-
ceHnn OT 4 mapTa 1718 P. oTmenaeTcH He3HatIHTeabHOCTI3 nocTynnenniA
BuregcTnne npexpaineman TOprOBJIH c OTTomancnorc nmnepneti H c Banican-
CRIIM noayocTposom, HOHRTHO HO npninme BoermUxge1AcTan1179. Tan "can Ty-

7 5 06 oprammaagan THMOHSCH B XVIII B. CM. C. erban, Sistemul vamal al Tdrii
Romtne§ti In sec. XVIII, B Studii §i articole de istorie s, III, 1961, cTp. 127 (Ha gyaae
mmenocb 27 nepenpao).

76 LlaTapoaammin nepeaog M. ry6oray, MUM VI, cTp. 104, 106, ((Rana» =
13, 5 rapages.

7 7 Mihai Guboglu, Arhiva orientald Soria, B 6 Revista arhivelor *, 1959, M 2, cTp.
211, 213; Tam me H dllipmaa 1709 r.

78 J. Benkö, Transilvania sive magma Transilvaniae Principattzs Baimo6oaa, 1778,
T. I, cTp. 63 H T. II. CTp. 63-64.

79 Constantin Giurescu, Material pentru istoria Olteniei sub Austrieci, ByxapecT, 1913,
7. I, cTp. 281 (ri Aanbaeitmem 6yAeT 1HTHp0BanCH C. Giurescu, Material Oltenia).
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436 MHYPECHY 16

pessoe 11paBHT6RIXTBO sanpeTsso nosynsy COJIH 143 OJITHHHH, aecTpsitcsaa
cpasy me 110CHe BaHLI npsHssa mepbx H BOCCTHHOBJ1e11H10

0 61:411fILIX Topromax cgs:1mA. B nospo6Hom soneceims OT 12 sesa6ps 1719r.
somsccap XaaH exec npessosteHse o cHa6scemilt Bearpaga H cesepHon
Cep 6ss OJITelICHOti C0.11b10, CiTHT3F1 B03111011{HLIM B1IB03 ee Ha HesoTopme Tep-

psTopss OTTOMHHCHOR smnepss; C °AMA cTopoma, BHUHHCI1112 flama, Ras
H HHROTIOJIbCRI4f1, HecmoTps Ha BanpenkeHse cysTalla, OTBeTHJIH HOHOHUI-
Temato Ha pasee Buecemme npessomeHms B aTom cmbicse, a c spyrott
CT0p0H1:4, sa nocaesHee spew' sema Ha corn, sHannreabHo nosHsascb,
6sarosaps qemy ascusticsoe HpaBI4THJIMTBO MOPJ10 5w nosyqam coomeT-
CTBeHHO Boapocume soxosm 80. 143 BuilleynommlyToro onecennii HErresaeT,
Tassm o6pasom, sa6oTa o6 o6ecneqeHlis C0.115111121M Holism H Pbanissy-
Bbistre o6brnmix sag HHX pbmsos c6biTa H Cep6sssBosrapss. 06csegys
gyHati XaaH amea B BpscTone BLICOHHit 6eper, sarsmsemmit OT HaHos-
Heinni, nosxossunnt ;Ass nocTpotiss CHJIagOB XVI C0.1114 BMBCTHMOCTb10
1 000 110B030H H XI(JUI osHospemeHHoft norpysss 100 60.1ILIIIIIX CygOB)>.

IIpessosteHHoe mecTo pacnososteHo Beer° Ha paccTosHss ssyx =tacos essu
OT BmssHa-nopTa, epea soTopmti ocynlecTessacs excnopT else co HpemeH
pymbnicsoro HaasbiqecTsa, H JIHUM B qeTsepTs qaca OT HnaseHss pelts
Tsmos H gyHati, re B cese Pagystesos Haxossacs ascusticssit rapHs-
80H, soTopmit MOr 613I 6131Tb HCII0JM30BaH gag Ha61noseHss sax sa Tpalic-
nopTamu B Cep 6sio, an H sa BO3MOHUMIMH nepeeossams B BoarapHio. Hpe s-
ao nteHHan «npscTaHb» Haxossaacb B 46 qacax OT OsHese Mapb; B )oHece-
HHH 10 OHTFI6pH 1719 P. TORNO ysaaaHm aTanm spesHeit coasHoli sopors
oT PiamHssy-Bblaqa o BHAHHa 81. 3T0 pacnscaHse essotAHe seHHo: BO-
nepumx, noTomy IITO OHO ysasusaeT ToqHbrtt nyTb COJIH 143 OHIlean Mapi.
)10 7:Weimer( npscTass n B14)41411e (g14/0), a BO-BTOIMIXI ycTaHassssaem npo-
AOJIMHTeJlbHOCTb Tasoit nepesosus 46 qacort c Tornmam ysasaHsem
santsoro smile nyTs, npsqem 6biso npessonteHo onsarnmaTb nepeHossy
COJIH HO Tomy me Tapscily, Ras H BO spout pymbmcsoft asmsHscTpasss
40-45 spetisepos co ca osa 82. MHoro ces H HasmenoBaHmti, ynomsHymix
B 1719 r. Ha 3TOM nyTs COJIH OT PLIMHHHa-BbIJItfa )10 ,L(}110 ynomsHaioTcs BO
sHyTpeHHsx sosymeHTax XVXVI HH.83, an me Ras 14 Ha3B31114H, coxpaHss-
msecs so Hamsx sHe: samettameAbnan nenpepuenouna ne.tweevecnux noce-

80 Ta. orce, I, cTp. 442-433.
el Tam o,ce, cTp 466-467, a name 438-440.
42 Ta.' arce, cTp. 440-441. Ilpesabrzatino Banume caellenne, canneTenbcTapontee

o6 ynnaTe Ba nepeaoa COBH Hagynaitcnux npncTannx H B XVII B.
83 DIR, B, XIII XIV. Indice, S.V. : cena Bann; Pynay, IInerna. Epanenint, 71-Clurnan,_

Pagoaaa H HopnaT.
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84 C. Giurescu, Material Oltenia, T. I, cTp. 687 H T. II, cTp. 214.
" Ta.44 cTp. 96 H 100.

17 OB DHCHOPTE COJIH 113 PYMbrHCHHX POGYHAPCTB 437

.t&euuti , serssIonfaxas Oolca3ameAbcmeom apeettocmu u nocmo.vicrnea nymeti,
43e0usux 123 Tpancu.abearcuu u Baraaxuu nalooscuoayuaticEue meppumo-
puu, nymea, nenpepueuo ucnoftwoeaeusuxes e metteuue eceeo cpeaue-
eeicoebs, uanunas eufe C XXII ce., c .uomeuma eoenumweenus nepeux
pymbzucnux eocyaapcmeeunux Oop.maquil.

B pelayabTaTe goHeeeHHH 1719 P. B HpHerroae 6b1.aa noeTaBaeHa nplle-
TaHla84. Tem He meHee, HeemoTpH Ha Bee cTapaHHH, axenopT, no-BHgHmomy,
ale gala omagaemmx peayaxTaToB. Hyrnam noxmayaH OaTemno, Halt o6 aTom
.coo6inaeT goHeeeHHe OT 7 ceHTH6pH 1726 P., nepe6paHnnaex B MyHTeHmo,
rge oHH g0614JIHCb, npH noggepame pyM1,1HCRHX BaaeTeti, BanpemeHHH oT-
TOMaHCRHMH 13J1aCTFIMII TOprOBJIH coarmo 113 4 ABCTpIdiCHOR BaHaX1114».

LITo6m BbnapaBHTx noaomeHHe, HOBbItt HOMHCCap TkPle npegaloaxma comaHme
1101111 cgam B apeHgy mecTHum maTeamm (u nationales »), aHaiorxHm Typen-

SIBIAR li 06batia11, 6oalbunam OHMTOM H ymeHmem» H 4 RoTopme Hmeana
aa gyHaem gpyaefi H maitommx», Tax taTo6131H ageex HgeT camaH

HirrepecHaH traCTE. panopTa , moxillo Gm° 6bI HageHTLCH Ha BOCCTH-
HoBaeHne HLIFIe sanpealeHHoit TOprOBJIH COJIblO B Tex Hpafix H Ha Boanpa-
ageHme nponBeTaHHH atonal 'tax npH roenogapHx, Horga oma cgaBaamea

apeHgy Ba 50 000 Hemenmax dimopHHoB B ro)» 85. gam aToro 6ma0 HafigeHo
gBoe npeTeHgeHToB MHxa.11axe RoHgomiy, 61.1BI:1111R RoHneeeHoHep

atonal B MoagoBe, c HOJIOMITeJ113HLIMH oTamBamll o6 ero Tamonmeit pa6oTe,
13J1agen, 8H3TOli COJIHHOtA TOprOBJIH, BHAHHCHIHA TkomoBaageaeg, o6aa-

gaBan11it 60.umnlim xpyrom aHaRombix H gpyaeR.
HeHaBeeTHo, Jammu JIH Ramae-am6o HOCJIegCTB11F1 ynomnHynae npeg-

zomeHHH; MLI CHJ1011HIS noaaraTx o6paTHoe, Tax Halt go BoaBpaTa anTeHHH
1739 r. aBeTpartiame goxymeHma He yHOMHHalOT 110 aTomy Bonpoey o

xamax-am6o CBMIFIX c OTTomaHmoit HmnepHeit. Ho HeaamacHmo OT Hemeg-
zeHTILIX npaRTHgeemax peayamTaToB, BLIBOALI, egealammie B goHeeeHHH
1726 r., npegeTaBamoT HHTepee: gpeBHHe coal:name Roma Ha ORHeale Maim
11pHHOCHJIH roenogeTByloinemy cpeogam,Homy maacey 6o.mume goxogia,
rHaBHLIM 06pasom 0 T BLIBO3a B lonmogyHaticatHe o6ameTH; Tax Hax. BnyTpex-
Hee noTpe6J1011H0 COJIH BoapacTa.11o epaBHHTeamHo megaleHHo OT 0)1110r0
Beata 11gpyromy, roenogapH, coBmecTHo C HexoTopumar 6oHpamH H xynnamaa,

611JIHCL 3H0111TeabHMX HOXOHOB OT IIOCTHISHHCOJIH B B0.71TapH10, Cep6H10

HOHCT3HT1rnOHOJIL. A Halt TOJILHO BTH CBFIBH 6b11111 ripepHam:a, coammie
paapa6oTHH B Piammaxy-Bagaqa noTepnaH CB010 peHTa6ear.HoeTL. Bee yem-
JIHH H3BeCTH0R cBoeft TO1THOCTIDIO agMHHHCTpalAHH l'a6e6yprexoft HmuepHH
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438 }RYPECHY 18.

He MOrart ;Iam afteaaemmx peayan3TaToH peamaoe nogonteHHe gea.
°Kamm", 6coree CHM:M.1M, OHO Tpe6oHaao CBH3H C TeppHTopHfimx H Tory
oT gyHaft, Ha111411Hfl mogeti sHasommx C o6tHecTsom BaasaHcsoro Tway-
ocTpoHa. A 9TH HMI/HO BIABOALI, maTesamunte H3 HO.TIOnteHHFI OJITelICHHX
CO,TIFIHIAX paapa6oTos TrpH aBcTplitigax s 1718-1739 Ir., xopouto pasIncHH-
10T H 0 6CTOJITOJIbCTBEI npegmgymero nepHoga; sax rocnogcTHyloundt mace
B noroHe Eta 60J11,111HMH 11pH6131JIHMH cTpemHacH H yHeafitzemno mimosa COJIH
Ha 101' OT gyHag, Tan H yBeJ1111114B1H149CH BO3MOMHOCTH C6LITa Ha CTOJIL 06ump-

HOM piante, HaxoginnaemcH nog ey0/1101i B0911H0-110JIHTHI1eCHOft OTTOMaH-
CH011 BaaCTb10, geflicTHoHaaH B cTopony HOBLIDIOHHH O6EIq11 c0J11,1, ocy-
mecnnmemoro UYTM Hce 6oRee atecTosoft ascruryaTarkina pa6o=THx H RpecTh-
RH 110JIb3y go/ip H HpaHHTegeft cTpaHm.

Tase BO HpemH aBcTpHticsoro rocriogcnia oTmegaeTcH Holmium
on-Taws:1Tb C0.111, B BOCHHIO. B gesa6pe 1727 r. B RpatioHy HpH5E.no
mHoro Typos X(JIH neperoHopoH c ra6c6yprcsoit agmHHHcTpaHHeil soneti
OsHeae Maph eHatmeabHom H0JIIIII9CTBe» 88 JVIH « emerogHo» nepe-
BOEHM 110 ,lityrialo ;:ko Bearpaga, a oTTyga B BOCHHIO ; B goHeceHHH, co-
gepasalgem 8TH cHegeHHH, noggepsHeaeTcH, =no Imam:amyl° coal, noTpe6-
mum H B THAnnuoapcsom BaHaTe, npHttem rpy3H.gac1. oHa HS Tex ate HpHcTo.a-
CKHX CHJIaA0B; CHOBa, 311aqIIT, TOT Me nyTE, Ras H BO wropoit HOZIOBH119
XIV B., sorga B 1373 r. BeHrepcsHrt sopoJn. Illogointr sanpeigag BB03 113
Baaaxm& 87.

Hocae Bearpagcsoro mmpa (1739) Holm H3 OaTeHHH, MyHTeHHH
MoggoBbi npogogHtagH cHa62semte BaasaHcsoro noxiyocTposa. Coal. TaJta
no gyHato no yaw H3BeCTHLIM goporam; no Heony6aHsoBaHHomy Twig-
meHTy oT 6 mall 1748 F. B JIyHre H CsypTe oTHegeHo no 20 cameHeit 4 gaff
comma goporm» 88, Ha soTopylo cTesaaHcb norpyatemme B Tegere, FIITH-
oape 11 Caamnte nogHogm H soTopaa npoxogHaa no goaHHe liaolvanHA y
A.gesceHH Ha JIyHry 89 H cnycsaaacL H JIHsHperaTH (mate Ragapani), Ha-
npoTHH gpemeti nepenpaHm H giapcTopa. Ho eToit ate gopore npouigH H
71 000 osa, syn.neuHme B 1724 r. aeypHesom H CHalicTpe 90 Csaagm coati
OTMetIeHLI B TamonteHHom nyHsTe 14331313 y CTMI OJITa 91 H B gaityppity. 24
ceHTH6pFI 1786 r. ogHH TypegsHilt caHomunt npocHT Ha.natucsoro rocnogapa
HHH0JIa1:1 MaHporeHH HpHHJITB mepia 11pOTHB 4 nty.TnanttecTsa» 6onpinta

88 Tax awe, II, crp. 206.
87 Cm. mime crp. 427-428. CM. H aucnoprame ramouteaame TaptuDIA OT 28 moms

1732 F. a C. Giurescu, Material Oltenia, II, orp. 520.
88 Aaageman PHP, Acniymeirr .141 CXXXV/157.

MOMOT 611Tb H HIAHOHIHFIR ,Ikmara (AJTLIS-AHHHHLItt).
9° N. Iorga, Studii qi documente, XII, crp. 25.
9' F. C. Baur, Mémoires historiques et géographiques sur la Valachie, Opama/aypr

Outlaw, 1778 r., crp. 195.
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HHaxe, HoTopmit npoxkaeTcom HO neHam, Re13131111eHHIAM npoTHH ycTaHo-
BffeHHLIX. 143 sToro 21(e nHcbmaMM ysHaem, B Rantgom raasHom npll-
HyHaticRom ropoxke HaxoAllacH cnenHaamant npeAcTaHHTeal. KaaHbI, B o6H-
8a11110CTI1 HoToporo Hxogriao na6moAeHHe sa nocTasxamH, npHttem upogama
COJIII B 6aaxaHclu4x ropogax H ceaax npoHssogHaacb cnenHaabHott Hop-
nopanHeti (acHa) COJIHHHKOB HO yeTaHOBJleHHIIM AJIFI xantHoft MeCTHOCTI4
AeHam92. OTTOMeHCKHe BRaCTH HOCTOFIHHO Ete.HFITI1 sonpocom nHpxy.THTHHH

coma. Tax, cyaTaucludi siOxpmaH CeaHma III OT 9-18 oxTH6pn 1791 r.
npHicasiasaeT BaaCTFIM B ,Ikkxypipxy, Pylnyxe H CHJIHCTpe He B3LICHHHaTb
TkOn0JIHHTealallikiX 110111J1H11, a, Hao6opoT, COPtiCTBOBaTb pacupocTpaHemno
« Hanaracxott coals »93.

B CH010 ottepegb, rocnoi:kapH o6oHx pyME,THCHHR rocyHapcTs npoHoHnT
meponpHHTHH no cHa6HteHmo gyHaticimx nopToH. Ho yesHam &la° pacnpe-
HeaeHo onpeAeaeHHoe Roalltiecnto nepesosox94, xoTopme HoHHHHA 6man 6mTb-
BLIII0J111e13131 xpecTLIIIMMI4 CO6CTBeHHIJMH Cpe)ACTBaMH. am. o 6HaaHHoeTb.
Wm. 60J113111011 TH7HeCT1310 gJIFI xpecTBEH; K ee 131)1110JIHeHHIO npHHyHmaaH

He TOJIBRO 13J1eCTH 4leoxkaabHoro rocyHapcTsa, HO H maTepHaabHaH HyHtHa
Ha noaytieHHHe sa nepesosma HBF11 xpecTEHHe noxynaxn4 Heo6xoHumme
HM 11p0)VICT131 JIH60 neCTIPIHO ynaatnntaaH nplitriaTaionwecn C HHX HaaorH.
A Roya rim He yHaBaHoci, AOCTaBliTb COJIb K gyHe10, TO HHorga HX 6F13131-

Beall KyI1HT/3 ee sa co6cTseHmilif cxleT1 11pHsHartan cyrnecTsosaHHe n0go6-
max Topromax oftatraes», B OJAHOM 113 POCHOgapCIMX npHicasort OT AeRaGpn
1798 r. yxasusaeTcH, 1/TO 01111 He goamml npHmeHoTbcH, nocHoahxy HacTy-
mum Emma. Hs Toro me TexcTa ysHaem, wro nomonnuntH npe(DexTa pules-
}Rani& HO yesTcy, BaCT8113JIHFI HcHTezett nepeHosHTE. C0J113 B nopTia 95.

Ha 10I' C0J113 oTnpasaffeT 11 MOJMOBa 96, XOTH I.J1aBH131M mecTom ee
mason 61iax HoaLnia H POCCHFI.

gag XVIII B. TaxHie He npegcTaHaneTcH BOBMOIRHBIM am CBOAlIbIe
inuDpia maseseHHoti Ha Bamiancludi nonyocTpop COJIH; Tamomemme cse-
HeHHH He coxpaHHHHcr, HOJIHOCTI,10. Bce ie mommo cge.11am Hoe-Kamm pac-
=rem, xoTopme, HoHegHo, 6ygyT 110110JIHFITLCH no mepe 0ny6,IHRoHamem 6o-
raToro, Hemamioro eige maTepHaaa, oTHocHmerocH K aTomy nepHoAy.

92 Mihai Guboglu, Catalogul documerztelor turcesti, T. I, ByxapecT, 1960, 311, 389 (a Aanb-
neftmem 6yneT gmTnpoaamcm M. Guboglu, Catalog); Typennuti AoxymenT OT 5 man 1762 r.;
Mihai Guboglu, Arhioa Orientald Sofia, B s Revista arhivelor s, 1959, Ai 2, cTp. 211.

93 CM. H npffHaa, nonytiemaa ciumeTpnitclaim Bum Apcnanom nainott, M. Guboglu,
MGM ofee;Tannte H ijnipman OT 15 MOHR 1794 r.

94 V. A. Urechia, Istoria Romtnilor, IV, c.rp. 268-269 a VII, cTp. 519.
96 V. A. Urechia, ya. co'.,t VII, cTp. 519.
96 Heony6nintoaainnaft nonymenT OT 24 mona 1743 r. (Aitaxkemm PHP,

LXXXVI/76); Gh. GhibAnescu, Catastihul aunilor Moldooei, 1765, B loan Niculce s,-
1 (1922), cTp. 213.
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Ho}illy XVIII H. go6brla C0J114 B Banaxm4 oneHHHaeTcH OT 17 jo 25 myta-
AHOHOB ona (21 692 000 31 900 000 xr)97. Cygn no nonontemmo B Haqa.me
XIX B. 3/4 go 6b1T014 COJIH Hum Ha aitcnopT. H gpyraH inilDpa npegcTaHaneT-
CR He meHee noltaaaTenbuoti: B 1794 r. aacTpliticitHit itynen reopr MayxepaH
BaminonaeT naxapHHHom» XagntH Moog. goroaop Ha noarteHHe B gyHati-
CHHX nopTax 7 000 000 °Ha coat/ c HaaHageHmem B CemaHH H ceaepHyto
Cep6mo". Bcero JIHIBb B ogHom Hanpas.11eHHH Bbn303H.goci. mum HOJIHge-
CTBO ; a H aTomy Hyntlio IlpH6aBHTI, H HOCTaBitil B ApyriHe patioHm OTTo-
maHototi HmnepHH. Peopr MayxepaH aaapeHgoBan B CBHIFITOBe 12 cHaa-
gut, rge caontHa nepayto napTmo B 900 nnn oita. A 9T0 BEI3BaJl0 BLIOTy-
naeHHe MeCTHLIX EaleMCIITOB, o6paTHannixcn H OTTOMaHCHHM B.TlaCTHM
up0ch60ti , tITO6bI CBHIIITOBC1414ft HoeHoga HpHOCTaHOBHJI T(OCTaBliy Coati nail

amTputiga, TITO, 110HHTHO, BLI3BaJI0 npoTecTLI npegcTaHHTeafi &lib'. HO-
intAxmomy, HhicTymgeHHH HpHgyHaticHlix HyrmoH-TypoH, rpeHoH, pynnaH,
6oarap 99 14 cep 60H gum B RoHne HOHLIOB ntenaTeabHue peayabTaTic go
110JI0BHHI)1 XIX B. TOJIbllo DTH RyflhJLI 3aH1IMaIOTCH aLITOM COJIH 143 Banaxml.

B XVIII B. cHa6nteHHe gyHalicHmx HOpTOB 6biao peraameHTHportaHo.
Mongancityto Corn,. HocripeLgaaoch gOCTaILTIFITI3 B myHTeHcitue nopTia mentgy
BpaHn02 H liJlagoBok nog yrpoaog 110114HICHa111414 cygos B HOJIL3y OTTOMaH-
CHOR Ha3H131; HO Hoe me 3TO He Menraao npoBegeHmo HoHTpa6aHgHbix one-
pagHti. OgHazto, mcnopT Mongol:a:a Han Ha tor, Tau H Ha aanag npogon-
ntancH Halt H npenige

HpitHegeinnae mane IAHTaTEI yitaablHatoT Ha pOCT B XIVXVIII BB.
BbIBO3a COJIH Ha Hcex Tpex pymbiHcHHx HcTopHriecHmx npommiltul Ha 101'
OT AyHasi. B ocHoHe aToro poca nentana aitcnnyaTagun pa6ogeit cHam pa-
6otwx H RpecTBHH H3 COCeAMIX C COJTHHWMH HonamH can, o6naammx Haa-
meH qaCTIFIHOr0 °CHO 602RACHHH OT HaJlorOB BIATIOJIHHTb THH4Bahle pa6ona,
O HoTophix nosecTHyloT licTotrHHHH Tex HpemeH. Mammy npotnim, ogHHm
Ha cammx TH1EBRIAX Haltaaamdi 6buta pa6oTa B coanHhix Ronnx. OcyntgeH-
Hmx nocianann 6LIBaTi. C0J11,; B cepegHHe XVII B. HaBeJI
HaTopHSHI4H0B B nonnx y PLIM1114Ha-BLI.11qa 101. B TpaHCHJIbBaHHH pa6ottHe
HanHmanHcb co cHommli HHcTpymeHTamH, a H cnytme Hero:axoga Ha pa6oTy
HX gOCTaBJDIJI14 CHJIOn. HH3Han onnaTa Tpyga H 6131T0BBle Hyntgia aacTa-
BJIHJIH HX npHHHmam ytracTHe B COHHaabilLIX 13131CTylIJIBHHFIX HepHott

97 Istoria Romtniei, T. III (maReT), ByxapecT, 1961, cTp. 476, H C. C. Giurescu,
Istoria Romtnilor, 111/2, cTp. 556.

98 Hurmuzaki, Documente, T. XIX/1, cTp. 717-778.
O pacinapemm TOprOBbIX CBH30i4 60BrapCHHIE rOpoIxoB C PyMLIFICHIIMEL rocylkap-

cmamx B XVIII B. cm. Hcmopun Ebiteapus, I, Cocinm, 1954, cTp. 302-303; 14. 11ac-
Tyxos, Hcmopua p.m Barzeapua, II, cTp. 363-371.

1" M. Guboglu, Catalog, J441 499; cm. ammo, cTp. 465.
101 The Travels of Macarius, ed. F. C. Belfour, II, JImigou, 1836, cTp. 345.
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OHMS XVI B., a oco6eHHo-H HpecTLHHcHoli BoilHe 151.4 r. B 1550 r. mapa-
mypenicHHe maxTepu 11010111y31H ROHM BOJIOACTBHO HOHIIIHOHHFI aapnnaTIA
H 8noynompe6nemdi 1o2 R cepegHHe XVII B. TypenxHii
nyTeinecTseHHHE aBJIHR 4ene61!, nog HnegaTneHHem BHAOHHOr0, B cHo-
em gHeBEHHe ymonneT Annaxa y6epetrb « Hapog MaromeTa», trro6m ero
alogH HO nonagang H TpameliabBaHcHHe connHme Horm 103. B BanaxHH
B 1640 r. ceno go6pliqemi aanpogano ce6n ApHoTcHomy moHacTmplo
cHo6o1mi1e JuogH 613IJIH <<C01..11aCHLI» OTaTI, 33BHOHMLIMH OT moHacTrapH,

6ta 11363BHTEXII Taumm 06pa3om OT 06HaaTeabHoit pa6OTLI B
cOJIIIHLIX BOHHX lo4. HeR0TOpme goxymeHTLT ynOMHHHIOT O TON, ITO--
maw-7m maize cena aa6HpanHc1 cHnon Ha pa6oTy no go6hige con!!; H Ha-
gum XVII B. ropageHHe HIIITO.JIH H3 OHHene Maim HianosanHcL, Tr° He
mo ry T 13131HOJIHHT13 aaHoimbre o 6naaTenhcma no co gep ;Hamm 'wadi cornacno
cyrgecTHylomemy c cTapogammx HpemeH caaHoHy» 106

MOMHO npuBeeTH MT30140 110)106HLIX CBHAOTeabCTIS 1°6; Hce OH!! noxa-
nmalOT, TITO B ocHoHe g06/11qH H TOprOBJ111 C0J11,10, npH6ta1Th OT HOTOIMIX

npHcHaHHanach npentge Beer° rocnogmyzonnot Haaccom, Hcerga mama&
axcuayaTanHn Tpyga.

BananicHan CO,nb HO 6Eana Tomato o&benTom Topromff Ha BanHaHc-
HOM nonyocTpose; H3 goxogos OT goanaemoil. COMI 13 XVIIXVIII BB.
oHaamnanaci, nomomb nmonam, penHrHoamam yx113073geH1111M H tlaGTHLIM
aHnam. TaHan nomontl, oHaarnanacb rocnogapHmx aH6o H HaType, unugem
nonymnanue conb moraH npogaTh ee 6ea ynnana HaICHX-JIH60 Hanoron
an6o geHbramH, 13311710411 TOME) 113 goxogos OT COJIH. CpegH IIIHOJI, HOTO-
pum oHaaLmanact, nomon1B, ()Timms THHonla H CTaM6yne, Teparnm, ApHa-
HHTOHOpn (6.11113 TLIpHOB3)1" II3TMOCO:. Onpegenemme cymmur Hiaga-
Bantle", HeHoTopEam npaHocaammim O6uuIHaM B Boarapna 110, CTam6yne

102 Istoria Romtniei, II, ByxapeeT, 1962, eTp. 563 H 882.
Evlia Celebi, Han. M. ry6orny, HH. VI, cTp. 17.

104 A. Ilie§, yn. cog., cTp. 188-190.
105 7' 0....41 2oce.
105 CHHHeTenhemo Hanna A.nenneHoro: The Travels of Macarius, ed. F. C. Belfour,

T. II, eTp. 345.
107 HontepTHoaaHHH roenoAapH BpLIHROBJIlly B 1702 r. cep5eHahr moHaempard

4 JIHHHHH» n « PaHaHnHao; rocapxHH, ByxapeeT, py. 705, a. 339-340 n 331.
1°8 V. A. Urechia, yii. cog., T. V, eTp. 74-77; T. VII, eTp. 73-79, 330-331 a

449-451.
1" AHallehnin PHP, Py.o. pyx. 880, a. 9 (He orry6nHHoHaHo).
110 MliTp01103IIIH Ha CHJIIICTIMI a MOHBCTSIpb ,Ikylintor (PymeHHH): V. A. Urechia,

yx. cots., I, eTp. 176-177; VI, eTp. 238-241 n 243-244; VII, cTp. 327; VIII, eTp.
410-411.

111 IlepHHH 4 Be6eHHoll, BannHyn, MaryaHoTHea, Bnaxepna, HylnoxHoit, Hypyge-
arme, Tepanfin n Xaam> V. A. Urechia, y,. colt., VI, 242-243, 249-251, 256-258,
VII, eTp. 44, 322-323, 333-334, 337, 452-453; VIII, eTp. 402, 412-413: AHdAentHH
PHP, Py.st. pys. 880. JI. 9 (He ony6HHHoHaHo).

It o. 422.3
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Ha A(DoHe 112, B Mopee 113, llaTmoce 114 K linTpe 115; cornacHo <<cTapaHHomp-
o6Tatialo He 6B1J114 o6otigem7I H HexoTopme mycyabmaHcHne moHacTaipn Ha
lore ,gyHan 116. HaRoHeg, mime ormaxmaannca 11 «xoanesa», y xoTopaix
B pa8J1111111/31X npagyHatAcRxx MeCTHOCTRX (TyTpyRaH, Paarpag, gparati-
KHOtt H T.g.) ocTaHaanHaangcb H Hoar:man caegeHmff pyMMHCRIle Rypaepm
no IIyTH B CTORHIly OTTOM3HCROR 11mnepin4 117.

B nepaoil HOROBHHe XIX B., T.e. H 'twiny cDeogaamHoli SHOXII, B yen0-
BHRX cDopmnpoaaHnn ItaBFITaalleTlineCRI1X OTHOMBHliti, AOHyMeHTUThliblii

maTepHan, B aHa*nrreabHott =men' eue Heorly6aHRoaaHHLiti 118, HOEIBOR/leT
6onee nogpo6Hoe Hccaegoemme paanninnax cTopoH aRcnopTa conm Ha.
PyMLIIICKHX RMIKteCTB Ha BaaRaHcmdt nonyocTpori. ItHnra 40TrIeTa HO
CORHHEAM Honam» B Mongolia gaeT nepame ninf)pal: B oTpeaox apemeHn oT
22 moHa 1801 r., no 19 ceHTa6pg 1802 r., T.e. B TerieHHe 15 mecHgea, c
CORHMAX pa3pa6oTox 6ma0 ompaaneHo Ha 411pHCT311/1» 9 205 956 oxa,
TOM TIHCRe B ranag 1 553 582, B Mori/Ines (IlogonbcRati) =. 5 180 001, B
FICCLI 1. 656 146 11 B lipayneHa 816 226. 143 acero nocTaaneHHoro
'tom/men:la pi:4MM K lory om gyHan nonytianli 16,8%, a Bce ocTanaHoe RORK.
,IeCTBO oTapaaannoch B POCCHIO 11 HORMIly 119.

Banaxna Hao6opoT, Bee", aloft aRcgopT Hanpaaanna Ha BanicaHc-
ERR nonyocTpos. B OGIDIBIlaRbHOM goHecemm AaaaHa (oT 6 geRa6pg 1811 r.)
rogoaan gO6blqa CORK ogeHnaaeTcn B 20 MHRRHOHOB oRa, 113 KoTopmx 1/4
gam, urna Ha aHyTpeHHee HoTpe6neHne, a Tpn TeTaepTg Ha aNcaopT, B
TOM imcne B Cep6mo 2 500 000 oxa, a 12 500 000 B OTTomaHcxylo HM-
neinno (axmogag H BoarapHio) 120.

Hanpantemme Tamil& HOCTaBOR B gyHaticitHe HOpTbI BHJAHLI 113 04114-
11HaRbHLIX npnRaaoa, yitaabmaionwx pa9JIHITHIAM yeagam nepeaoaRn B
COTHH TLICH11 oxa 121 HaCliabCTBeHHBIti xapaRTep nogo6Hmx nepesoaoK

112 Y liceponoTamoca, Haapoaa, Aoaapay, Pparopay, HceaocDoaa: V. A. Urechia,
pc. colt., I, cTp. 798-799; VI, cTp. 233; VII, cTp. 299, 330-333; VIII, 405-408, 418.

113 nits »ce, VI, cTp. 234-235; VII, cTp. 302, 320-321; VIII, cTp. 404-405.
114 Aaaaemaa PHP, Py.u. prc. 880, i. 9 (aeony6a.).
"-e To....0 »ce It V. A. Urechia, ytc. cwt., VII, cTp. 336; VIII, cTp. 402-404.
116 V. A. Urechia, y,t. colt., VII, cTp. 231; M. Guboglu, Catalog, Sy 1904, 1124, 1170.
117 V. A. Urechia, y. cot., I, cTp. 1169-1170 II VII, cTp. 231.
112 OTa Racm CTaTbII ocuoimmaeTca raaramm o6paaom Ea ite ony6Aulcoecutuom

Byxapecmcnum rocapxueom u Ana0e.uueil PH P mameputtrie. Him ccumte lia ony6aa-
Roaammitt maTepaaa yaaaboaeirca aaTop au60 Honaeagun.

119 ARaTkemaa PHP Py.m. pyx. 880, a. 3.
120 I. Cojocaru, Documente privitoare la economia Tlirii Romtnefti 1800-1850, T. III,

ByxapecT, 1958, AI 51 (a aaamiefiruem 637aeT KIITITOBKTLCK I. Cojocaru, Documente).
121 Ha 15 ceaTa6pa 1815 r. 400 000 oaa; aa 14 owra6pa 1815 r. 1700000

oaa; Ha 3 oRTFf6pa 1816 r. 2 000 000 oaa if T.A., ARagemaa PHP. Py.u. pyts. Tal 267,.
JI. 204, 212, 252 It 256.
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skaTeRaeT 113 coueputamm npHRasos, B ROTOpB1X rocnouapH yrpoutaa0
ye3g1ILIM npeNRTam,B carrae HemanoaxeuHa npuRaaa, BBIC0111111111 mTpa-
cf)amH H nocuuRoft Ha mecTa cnenuaamioro areHTa uusi npuseuemm B Hc-
nouHeHHe OTAaHH0110 npuRaaa 122; 1101111THO, t1TO mecTHEse aumunHcmpa-
TIUMble opraHm scemH mepami4 npHuyntuaan xpecTLian BEIROJIHFITB imps-

Mentuy upotmm, B odiklumaubliort Enure Hp/maws 16 ceHTH6pH 1.816 r.
oTmetreno oTnpauaeHHoe npecDeRTam pacnopnuteHme rocnouapn: «o npimpR-
AeHHH RpecTiAm FIBliTbCfl CO CB014M14 BoaamH Ha COJIFIHble 1101111 uJIFI norpyaRR

COJII1 11 uOCTaBRII ee Ha npHcTainn> 123.
0 6I3Ile 110J11111eCTBa 113BeCTHEI 11 sa 1822 r., 0311 noATBeputgaloT "Wall-

zleCTBa npeumAymero uecRTHaeTHH: umseaeHo 113 Baaaxfin 12 mall oRa,
Tom =mule 1.0 000 000 B Typurno H 2 000 000 B Cep6Hio 124. B 1823 r. Moa-
uoua nocEmaeT B OTTomaHcRpo Hmnepkno 1. 559 01.6 oRa 113 o6luero /10J114-
11eCTBa B 9 741 858; TaICHM o6paaom, ocHosHoe RomprecTso npououumeT
ocTasaTLcu sa pyCCHIIMI3 piaHHamH. gBa roua cnycTH, XOTFI O 6113411 aHenopT
ynaa go 5 102 442, Hoe ate nocTaHHH B Typmeno gane HecHoabHo yHeaki=m-
am', 1 806 787 oHa 125.

llopTamn norpyaRH 6bLim: gaff MoagoBEs raaaH, a gaff Baaaxm4
EpaHna, Raaapam, ORTeHurka, Amypgmy, 3HmHuria, TypHy-Marypeae,

Haaas, liaaacDaT 11 Ilepieg, npumepHo Te ate, TO li B XVII B. 126. RaR H B
npoumoe 'Tema, scam c6LITa pacupeueuneTcH meutuy o6oHmit RunucecT-
BamH: moauascRylo COJIB sanpeulauocr. pasrpyataTb Ha myHTencRux npHcTa-
MIX, a HapyumTe.im CtIlfT3J111C13 «controbont» 127. B 1822 r. yopaHaeHlie
6yxapeercHoro HaRmaHama npocHao game cHalicTprit/cHoro Hauly aagep-.
11{14BaTI) TpaucnopTm cyou C COJIBIO 113 l'auana. 128. He onyTemonaaa H
1-1ouTpa6aHga 11011y113.11 COJM npnmo B 1COHFIX, HeRoTopme Rynnbi npoua-
BaJ111 ee TaRHO 110 HeHe 111431e 41411113.11b110ft, o6xomi npasliTeabcTueHmak
110HTpOJIB 129

HorpymeHHaR H MNHCRHX nopTax coab nepenpasauaach 111 cHaagia-
Haan'. H HaH6oaee EtHagwreabmax Aewrpax Ha npaHom 6epery yHan,im6o

122 Tam arce, 31. 75, 82, 149, 155.
123 Axagemax PHP, Pym. ppc.. JNY 267, a. 251.
124 N. Iorga, Introducere la Hurmuzalci, Documente, T. X, cTp. XXV. 3aisfema

1826 r. ynommmeT o npoammx B Bearpag Ana mecmocTeit R rory OT Avian 3 372 643 oaa;
N. Iorga, Studii fi documente, T. XXV, cTp. 97-98.

125 Hurmuzaki, Documente, T. XXI, cTp. 235.
126 goxecenne OT 6 aelia6pri 1811 r. I. Cojocaru, Documente, .74. 51, cTp. 126

127; cm. Blame cTp. 434-435.
127 V. A. Urechia, pc. co,t., T. XI, cTp. 578-579.
128 V. A. Urechia, pc. coy., T. XIII, cTp. 268-269.
129 Tam asce, cTp. 264-265; cm. x nacbma OT I aarycTa 1820 r. B N. Iorga, Studii

documente, XXV, cTp. 187, OT 5 mapTa 1825 r., 8 (1)eapaaa, 15 aarycTa i 8 ceuTx6pa 1826 r.
M. Guboglu, Catalog, Ai 1994, 2156, 2285 B2297.
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yxo Alma HOgepHomy mopio B CTam6ya. 311cHopT Hp0H3BO1AHJICH H B Cep6Hio ;
game BO apemn BORHLI HOCTBBHH CIOga He HpeRpatHaaHcb.13°. Ilo nyTH B
BearpaA coab cAaHaan TaRme H Kmtaoco H B Aaa-Raite. Ho HaH6o.mume
HomagecTaa OTHpaBJIYIJIHCb Ha lor, Hatuman c 60.4eapettux npuaynatiocux
eopoaoe. B Buautte TOprOB11b1 C0J1b10 COCT313JIHJIII oco6ym Hopnopagmo
(«acHacf)») H noarman wimp B RpeAHT;. Tait Halt AeHbrH ymaanHaaJnicb
BcerAa c onoagaHHem, TO oTTomaHcHHe imam' Tpe6oHaaH, Halt HanpHmep
B mapTe 1826 r., OT RynHoa 6o.Ree 61.1mA yrmaTLI Tkorna. 0)E1HH H3 Hpyrunilx
Hummel-au HynHoH XamitHHym TaKme HOCTaBJIABT C0J113 B BHJE1HH; MH01.1413
113 RallelITOB aagoaRtaaH emy cymmia B gecHTRH TIDICHq Rypymeft. OH ompaa-
affeT C0J113 H B .710.4t; 0)1HH 143 ero TpaHcHopTos B 1820 r. COCTaBJIHJI 105 750
oRa. Hpome o6Litnibur RommecTH, npegHaaHaqemllax pin HoTpe6.11eHHH,
B HH110110J1b oTnpaERHaacr, coraacHo TpaAHHHH» H COJIb AJI 1i Hylam Haunt.
Hpyrrnme cu.nagm HL xoAminicr, H B Ceuutmoee, re Ho HpemH BOttIlb1 1806
1812 rr. D OAHOM J11411113 am6ape OCT3JIHCb aa6a0HHpoBaHmAmx 250 000 oRa.
14 13 3TOM ropolle, Halt H B Blimme, HmeeTcH cRoft 4acHaito> TOprOBIWB C0J11110;
Houle cmepTH tiJIelia RopnopaRHH HynHa Ha6aHtmoray allb-XaAnt arH oc-
Tame". 100 000 oRa COJ1H, RoTopasi 6maa nepeAaHa pyMLHICRHM BjlaCTHM B
CI1eT HpHquTaloiHerocH c HoRotiHoro Aoara. HecmoTpH Ha paarap Hoax-
MAX B 1810 F. B Pyce npogo.untam me ace HocTynan. TpaHcHopna
CO1114. Houle BOHM CBH811 cHoHa HaaammaloTcH HOpMaJIbH0 H mecTmaii
acHatf) nepHompiecHH BHOCHT geHmix npegcTaHHTemo. COJIHHIDIX Hp0111131C.110B;

OnpeAeJICHnoe ROJIVIIICCTBO nocHaaJlOCb H gag pycescHoro rapHI480Ha
(qoAmaR»). HenocpeAcnieHHan oTHpama COJIH 143 pyMLIHCHH% HopTOB Hpo-
HaBOAHJIaCI. He TOJIBRO B 6oarapcHHe HpHAyHaRcHHe HeHTpia, HO H B mecT-
HOCTH, pacHoffontemme HHyTpx cTpaHra. TaR, 14 aHrycTa 1806 r. MapgHm

ffly.tualt noATHepamaeT no.11ytreHHe 12 000 oRa OT 46oHpHHa-8HoRoma»,
a B 1823-1824 rr. Typewtoro RomeHAallTa irk1Hyppity npocHan Hcxoga-
TaitCTBOBaTE y HaaamcHoro rocnoxkapH rpHropHH PHRH paapemeHHe Ha
on-rpm:my 7 000 oRa Heo6xognmiax IHHTBJIHM cum littp.wea °Hum Illymma.
C.11yqati c HomjnicRaHHeti HmymecTsa ogHoro Ha RmTeaeti cum AyActit B
cgeT Awn% aa coab yRaahraaeT Ha cymecTaoaaHme H B 11e6oammx 6o.urap-
CRHX MeCTHOCTFIX WITOBHROB, nepenpogaHamalix COJIb paaawniEsm TOprOB-
113M. B Ao6pyaatey, TaHate HaxomennaylocH 110)1 OTTOM3HCHOR 13.11aCTIDIO,
COJI1D Hocmynaaa tiepea Haaapani, Pypa Haommett (Xmpruosa), Epamay,
PaaaH 131.

130 I. Cojocaru, Documente, Jre 297.
131 seem DTBM MeCTHOCTFIM miutopmagun BBFITLI LIB aeaaux, Haxo):kmaxxca B

PyMaurna OTTOMBHCICI4X apxuaoa, ony6Jam0sammx MIIXBIIROM ry6oray B Catalogul docu-
mentelor turcefti, Jtat 2370, 1820, 1275, 1402, 1959, 1007, 1726, 2126, 1042, 1682, 1761,
751, 1760, 2395, 750, 794 ii 816 (CCLIBH11 caeaaam B nopumle yaaaaarm mecurocTe2).
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B I1epB014 HOROBIIHe XIX B. TpH COJIHHbIe paapa6oTHH B BKJIKX1111
OHlieJ1e Mapb y PLIMIIKHK-B13131113., TeJIera K CAMP K noaHoeTbio no-

Hpbuta.loT HHyTpeHHee 11oTpe6aeHne H 3HCHOpT. B Mo.:up:ate npolloaniaeTco
aRcrbuyaTannn coal:1E114x Honeit H Tmpry OHHa. Itax H npextbigynine ne-
pnowa npnpoeT nponyHHHH 6bia noaygeH B peayabTaTe paenmpemul paa
pa6aT1aaemoti naorHaAH H HHTEIICH0101411.81I1H Tpyna132. floaTomy pa6ogne
nepexonnT H Bce 6oaee OTHpLITLIM BbICTylIJIeHHHM; B 1.824 r. pa-
6oT111e B CaaHnHe 11 Tulare Ha6nan H Hbirnaan npeneTaaliTeaeti naacTn '33.
B 1832 r. Tam >He H Teaere nponexoAHT HaeTomme «HcceTaHHe» lI pa6oTa
npeRpanlaeTen; npaHnTeabeTHo gam) npinta. a npaxoBeHomy npe(DeHTy
oTnpaHnTben Ha meeTo nponemeeTann B conporionmeHnn ceanaT, ognoripe-
memio 11313eCTHB HOJIHOBHHICK, 11T06131 nocaegHllik gOCTaBHJI B Byxapeer

BOCCTKHHH nog BOeHlIbIg HOHBOPM. 04)1411,41a.31,110e paccaeAo
Hamm, HoTopoe, HoHeim°, He.71b13/1 noxkoapeHaTb B r HMEMT1114 K pa5otlitm,
npHaHaeT o 60CHOBKHHOC Tb Tpe5oHaHHil: oHo nog gepHinaaeT 46ecHoHequyio
pa6oTy B noTe akma, HoTopog aaHnmaTbea H X(HM lt HOlb10 H
go5poHo.ilm0 H noHeBoae, Halt HaeToninne pa5bi, He noaygan HaameH npn-
tniTaionletien ynaami

Hepexo H HOBLIM, nponaHoneTHeHmAm OTHO-
meimgm oTmetieH li Ha COJIHIMIX Honnx nepexonom Ha AcHeacHylo onaaTy
TpyTka, Mentgy npolmm, Bb1313KJI0 BOJIHeHHH. Tau, B noAaHHort ry5ep-
HaTopy PymbnicHHx HHHHteCTB reHepaay KnceaeHy ntaao6e TeaereHHe
pa6ogne roHopET, gTo HOBblii apeHnaTop paapa6oToH 5apoH MeRTaHH elm
qempe roa Tomy Hang (H 1.828 r.) oTmeHma Hbukalry npnwiTaionleticn
nopnun COJIII, npegyemoTpeHHoti thpfigHom C gaBHI4X HpemeH, Huganan
aapnaaTy TOJIbK0 genLramn; 143 9TOR sapnaana 0H11 131.111y2HAeHb1 nolipm-
Bano H CTOHMOCTI, CBOHX nHeTpymeHToH, paaaninnix maTepnaaoH, H Haaor

noabay rocyAapeTHa 1 Boabtue Toro, ynpaHaeHne HOHHMH nomayeTen
BCHICHMH npenaoramn, RT0514 ygepacnHaTb y MIX 110 oTtHomy n1110 B Heykemo,
a Aan o6ecnegeHna HBItH Ha pa6oTy upn6eraloT u ma6HeHmo «11J1eTbMH 110
Horam H no mule ...>> BoaTomy, a TaTinte HHeaegeTHHe goporosnama nocaexk-
HFIX aeT pa5ottne HiaapoTen, 11TO TIC moryT coAep2HaTb cHon cembH Ha aapa-
6oTaymble Hb11 135.

HepeBoaxa Ha )1 plan npolisHogHaacb, Hall H paHbuie, 110 113611T11111
TetieHne Helms Aoporam, B 6o.abluHx noHosHax, cHpenaeHHbix Ho 60Ham

138 B Tegenne peoganmforo nepnona TeminHa go6ratin COnn B Banaxnn n Mongone
ocTananaci. nemamennott ; A Mt §, yx. con., cTp. 169 n 172-173.

188 lstoria Rominiei, T. III (MaHerr), ByxapecT, 1961, cTp. 477.
184 I. Cojocaru, Documente, :sa 374, 378.
135 Tam awe, Nt 377.
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446 gHtYPECHY 26

6oabraHmn npioxamn, B RoTopme Hxonnao no 1 000 °Ha COHH 1" Coxpa-
HHJIVICE 4 noxasaHnn B031TH1OB, npoexaronnx Hce DTaErla OT HOHH He) gyHati-
cHon npncTaHn. B OgHOM 113 HHX OT 7 CeHTH6pH 1837 r. rOBOKITCH, 11TO
«mil, "¡n'ara na Opneunn Ozrosenoft Honocur, BwineHenoro yeana HacTon-
nAnm nonasbumem, nTo nauta cossnas aopoza, 110 RoTopoit eae.« om Onnu
Oo Bexemy aTa aopoett nperainn, no RoTopoit HcerAa MI 3A14J114 c mex
nop ?cal; ce6s nomnum .» 1. HOCMORUCM80 morí aopoeu na xo-
moport nosbeytomcs U3 noxosenus e noxosenue, umo noavepsucaemcs u 8
apyeux noicaeanusx, noameepwcaaem nenpepbtenocma u Oacnocma ne-
pecoeox ;La u c Bastcanogoeo nosyocmpoect. Ha OCHOBaHHH ynomnHyThrx noxa-
naHnii BoannnoH monmo npocaennTb H CBH3b meHmy OHHeae Mapb H Be-
ReTom, Te.nern c 314mHnneti, Te.nern c ,TURypi-Psy, Caamma H Te.nern e
anTeHrineti 1:28. npogoantami noabaoHamcH TaHnte Hoporamx OHHeffe Mapb-
Kp atioB a 1-1.a.n a (toa T, CaaH1/11{-11.3nap a THCn c Tp a H C H B p a mira .

BpemeHHo npepHaHHan, HO He HOJIHOCTLIO, B 1828-1829 rr. 11a-sa
BOAHLI TOprOBJIH coamo ochinnaahHo B030 6HOBH.TMCI, B 1830 11., Hora
«HoHneecnoHep» myirreHemax commmix sonett Banmonna B anpe.ne nepHme
AoTonopia C ionfflonyHattenzms Hynnamm, HanaB nponanty 10 000 000 osa,
co6paHmix B aeHo6epeafinax nopTax BO HpemH BOAHLI 139. Mencny nponnm,
no AgpnaHonoabcRomy mlipy, saxmoneHHomy 12-14 ceHTH6pn 1829 r.,
yeTaHoHnella no.nHan cHo6ona ToproBan gag MBIHCHHX l'OCyga.POTB, 11TO
nocayamilo monnuilm HMElyJIBCOM ;kan paarnawn nmnopTHmx H 3RCI1OpTHLIX
onepannit 140. Cneann Ha coab saminonaloTco no 6wiee Bbicoxoft neHe
38 zetiaaCTO ona no nplinnHe oeTpoll HexHaTnn coas Ha BanHancnom noay-
oeTpoHe B TO spemn 141. B caegpornem 1831 rony ToproBan passepHy.nacL
HOJIHOCT1,10. B mcnopTe Bazaxlin coa', saHmmaeT BeAyuxee meeTo: lis o6ine1i
cymmm 3HC11OT B 17 255 196 J'al Ha CORb nprixonwrca 5 740 000' Rek
(3 040 000 Ha Boarapkno H 2 700 000 Ha Cep6n1o) 142 B 1832 r. HiapynRa
OT nponamn coas nocTnraeT cymmm I; 6 750 000 aeil ma o6inero }nora B
32 651 078 aeti 143, a B 1833 r. H3 o6HAero liTora B 13 116 000 cDpaHHos Ha

136 061,utHoHeHHan nosoma nmenkaeT He 6onbute 5000-6000 oHa; Axagemna
PHP, Pym. pyx. 267, JI. 82.

137 L Cojocaru, Documente, N2 511.
136 Ta orce, ?fiAl 515, 516, 517.
132 Hurmuzaki, Documente, T. XXI, crp. 261..
140 C. Petrescu, D. A. Sturdza, D. C. Sturdza, Acte §i documente relative la istoria

rena§terti Romtniei, I, ByxapecT, 1888, cTp. 322.
141 B gnyx ascrpHitcmx noHecemmx ronopuTcH, TITO 06btxm8ft npogancHaft 'Ama B

nopTax go 1828 r. 6bina 10,5-11 nelk aa CTO mea; Hurmuzaki, Documente, XXI, cTp.
196 H 205. 3Ta muDopmaglin gOJDRHa 6LIT1, ITHFIFITa C orosopHog AMI Hcex nocaegy-
1011111X BeT goHymeHTbx gaioT 6onee Hucome geHEJ.

142 Hurmuzaki, Documente, XVII, cTp. 267.
I. C. Filitti, Principatele Romlne de la 1828 la 1834, ByxapecT, 6es yHasaHHa

roga, cTp. 339.
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27 OB aRCHOPTE COJIH 113 PYM,I3IHCHIIX POCITRAPCTB 447

corn, 11pHROAHTCH 1 988 000 (DpaHHoe (1 088 000 Ha BoarapHio H 960 000
Ha Cep6mo) 144 BbrcoHnit ygeahmati sec BEIBO311MOVL CORK B oanem aHcnopTe
cTpaHLI (21% H 1831 r. n 1832 r. H 14-15% H 1833 r.) yHanaHawr Ha qpea-
HID:retail° 6ommoe aHatieHHe aTOVO npogyHTa B Toprowne BaJraxHH C CTpa-
Hamm BaJmaHcHoro no.eyocTporta. gag 1834 I'. HMelOTCH TogHide nkuropm,
coAepHianmecH H ocliHnHam.Hmx peecTpax npeAcTararreneti HaaHageficTea

gyHaticHHx nopTax 145 (cm. Ta6.11m1br 1, 2 H 3).
IlepHaH Ta&ulna cogepacHT cHeileHHH o mecTax HamageHHH H nopTax

norpyaHH no lix reorpaclumecHomy noaomeHmo e aanaga Ha BOCTOR. Bo
maze CTOHT B111114H c Ho.illitrecTsamm H 23 369 375 oHa (30 584 923 Rr) 146,
HOCT8BReHHLIX 0 6OHMH RHFITIteCTB8MH. Ha wropom mecTe HaXOAFITCH Pyce

(DeTHCJIaM, ItaTHALIVI C HmnopTom CBLIIII8 IIFITH MHJIJIHOHOB oHa; Tpeme
mecTo aaHHmaloT CBHUITOB, PaxoHa H Jlom, Hawmbdi cinnue 2 600 000 °Ha,
a ea HHMH HUT np(Kme neHTpla. B 8TH ropoAa COJIb goeTasaffaaeb rpm
o6umpHr)ix pailoHoH. HaH6onee nortaaaTurbinam B aTOM OTHOIlleHHH FIBJIFI-
enn BHAHH; oTciorm conb Rum, no-HHAHmomy, H B BOCTOtIHyI0 IlaCTI3 Cep-
614H If Aaamne. B oanem HTore 6oarapcHne ropoxta BBO8HJIH 38 588 903 °Ha,
a cep6cHHe 5 601 315, caegoHaTeabHo, Ha o6oHx pyM13111CRHX ItHFUlteCTB

1834 2. amo HEmeaeHo 44 190 218 oHa COJIH (56 381 718 Hr) 147 HRH 5638
aecsmumoitruzx eaeonoe C0.1111, nepeeeeertuori e vamp; na repaeom 6epeey
gyttaA, a omuo0a nepe6poluetutoti e 2.4y6uity Ea/owl-tome no.tayocmpoea.
3HaRellHe H07(06110ft TOprOBJIH CO Hcemli npHHxo 06cTOFITeab-
CTBaM11 He TOJIbRO B 81COHOMHtIeCHOM, HO 11 B conHaabHom OTH011IeHHH,
HiacTynaeT eine 6onee HpHo npH 6wree 6.i114eH0m paccmoTpeHrm camoro
mexamoma BmHosa.

B pymiaHcHnx nopTax tlepHen, Haaa4mT, BeHeT, 314mHlltra, ,11)Hyp-
Amy, auTeHHna H rural( Hmeaocr, no oAHomy npeAcTaHHTemo Hama-
iiefAcTsa (<0114140B}THRO e mecHtmott eapnaaTon, JIFI Ha6moTtemem H KOH-
Tpoag ea cHaaweHHem c Honer' n eitcnopTom 148

144 CopainlyacRee gonecenne OT 11 man 1834 r. Hurmuzaki, Documente, T. XVII,
.cTp. 343. Cp. I. C. Filitti, yx. con., cip. 340.

145 B 1833-1834 IT. aRcnopT COBH 118 06011X KHRIROCTB 11p01,13BOJAHHCF1 °glum m
Tem 1MO RenReccRonepom IIITecimnom MeitTann: I. C. Filitti, yx. cox., cTp. 323-324.
CBOAHaff Ta6mma 6bma cocTaanena na OCHOBallIM Heony6nurcoBaaaoro maTepmana By-
xapecTcRoro Tocapxkma, (DOH A Banammiero RaaRaneitcTrla aa 1834 r., ;le= AI 4721 (1Iep-
Reg), 4727 (IianaclmT), 4726 (BeReT,) 4724 (311munna), 4729 (AntyploRy), 4728 (OnTe-
Rime) 11 4723 (ranag).

144 1 oRa=1,276 Rr; cm. goneceime Harana 113 ByxapecTa, B 1,832 r. Hurmuzakl,
Documente, XVII, cTp. 267.

147 no cpaeHeanio C npmmepao 8 000 000 ma anyTpumere noTpe6Remm Bamaxtm
(maimmmym 1 850 000 norrenett): Hurmuzaki, Documente, XXI, cTp. 206 XVII, cTp. 335;
I. C. Filitti, Domniile romtne sub Regulamentul Organic, ByxapecT, 1915, cTp. 179.

148 ByxapecTcHnit rocapxRa,gene 4721/1834, JI. 1.
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Ta6nuifa .1Vi 1

Coeneuan 06 onenorre coax no moron Haanagenna (1884 r).

*) RonmneerBa yHaaama B cum (1 ORa 1,276 Rr).

;NI
n/n

Memo
naanatiemm

Horn', epea noTopue nponaBonFrren ancnopT *)

B cerotleptien ICana4aT Bean, &manna AmyppBy On Teanna Bcero
no Banaxnn

MongaB na
vepea ranan

1 Centennplln 108 100 108 100 108 100

:2 Ana-liane 6 700 6.700 6 700

3 Itnaxma 48 000 48 000 48 000

4 (De menu! 34 340 2 769 715 2 804 085 2 220 630 5 024 715

5 IIpaxoBa 420 500 420 500

6 Bimini 701 840 1 649 440 590 900 3 749 500 5 537 975 8 409 105 20 638 760 3 330 615 23 969 375

7 aom 2 603 500 2 603 500 2 N3 500

8 Ilg6py
(T ki6py) 863 000 863 000 863 000

9 PaxoBa 2 229 750 2 229 750 457 660 2 687 410

10 CBHBITOB 1 275 415 240 765 545 200 2 061 380 673 570 2 734 950

11 Pyce 2 267 260 1 513 205 3 780 465 1 707 340 5 487 805

12 Paamae 1 400 1 985 31 800 35 185 200 978 236 163

llToro... 866 040 1 651 425 6 287 150 5 024 915 8 080 370 13 269 025 35 178 925 9 011 293 44 190 218
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Ta6Auzya 2

Cnenenng o6 ononopro B 1884 r. (no Alecintam)

MmHg 'Llepnen HanaeDaT Heiler 3limmana gmypnacy 'OnTenilna Beer°
no Banaxnn

Monnannn
Ropes Fanan

Hanapb _ _
(Denpanb 48 000 48 000

Map T 6 700 6 700 423 500

Anpenb 915

Mail 5 000 1 319 690 1 324 690 70 400

1410Hb 166 030 662 400 48 085 1 087 685 4 201 700 6 165 900 1 238 690

14103lb 88 900 221 370 2 258 050 1 991 270 1 474 795 2 950 025 8 984 410 3 172 740

Aaryvr 30 380 478 175 2 007 550 1 326 770 1 490 500 1 851 555 7 184 930 1 206 710

Conn:161m 91 530 136 855 844 500 1 083 470 2 060 575 2 282 315 6 499 245 354 210

Owrn6pb 376 170 647 010 509 650 360 555 1 282 740 638 730 3 814 855 1 519 440

Hon6pb 224 360 1 000 214 765 684 075 25 010 1 149 210 668 125

geRa6pb 985 985 356 563

14TOPO B ron... 866 040 1 651 425 6 287 150 5 024 915 8 080 370 13 269 025 35 178 925 9 011 293
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Ta6dauga

Caeaeirna o crtatincemin nopToo

COJIHIILIO HOHH 81160 QUM);

BEullogaa 1 479 267 °Ha c Teitygcaoro mama, 1 214 895 °ma c AxpRyitcRoro ciuma, 5 855 050 oRa

Yger Beacsi no crrennaxmmam nmIram; ememec/mHo B ByxapecT
OTCLIJIanliCb CB0)11114, ItoTopme Aoantubl 6biart Cx0AIITLCH Co cBenemmmn,
npnchmaemilmn npencTaBnTe.mem noneti, HaxoggIJAHMCH Ha coomeTcTBylo-
matt npncTaml. B Err14X lim/raX eatenHeimo oTmeganocb: HOC Tyl1J1811HH
TOHH82It cynHa, nopT HpHIIHCHH, HMH 11 413MHJIHH RanyrraHa, Hoar/anal,
TpaHcnopTa.

B roponax Ha npaBom 6epery penn Tannte /menu/ tlimomum, onaaqm-
Baemmii Imam/lot/1m RaaHarreticntom. B 1834 r. EHane XpncTony.no oTBetlaa
3a nocTarmn Blinima, Jloma, 1-1/16pa (TH6py) H Paxorma, Flabg Xanam M-
ny.11a - aa Hnnonoab, maTpap IlaHanT n Mffxaaane Xannuel A6nyaa aa
CBHIIITOB, a KOHCT8HT1411 VinoHomy - sa Pyce 149 OHH co6npaau H naa-
m/posaan safamm, B131):IaBaH RaiitlIOMy nmnopTepy nxcbmeHHoe pacnopa-
meHne -HacTomnnti pacrrpeneanTeabHmti opnep-Ha onnH 143 pyMb1HCIMX
HOpTOB, rne norpyana cynoB He 11p0H3BOXIHJI8Cb 14Hale, RaR Ha OCHOBaHHH
TaltOr0 OpTtepa B TO ane Bpemn nannTaH cynHa noarma OT pyMb1HCRIIX
BaacTeif nncBmeHHoe nonntep/nneHne o env/a rpyaaj". PacnpeneaeHne no
11OTM neBoro 6epera ,LkyHan Hp0143130AHJI0Cb c ytieTom 1{omp/am:3 CORK
nmelometicn B COOTBeTCTBy1011114X enaanax, 14 nocTyn.nemla ee c noneti
B carrae, ecan crio6onHoik coan B nopTy He 6m.no, norpysna nponaBonn-
aach B cocenHem nopTy; Tan, 1 aBrycTa 1838 r. B anTeHnny npn61Luo Aim

149 ByxapecTcmt1 rocapxms, Banammoro Ramagencisa, geno 8118/1835, .11.1.
155 06pa3e1 nogo6Roti aarmeli 13 gene OnTem41Roro RopTa, Jfi 5683, 8. 12 H 15. Cp.

geao 3Rmimto4 Toro me 1838 r., At. 5688, u. 45, 74, 78, 76 II T.H. 8860 geno gsitypgmy,
X? 5682/1838, a. 25, 32, 94, 112, 107 H T.A., Bee B ByxapecTcRom rocapmme.

3

Ana aacnopTa B 1834 r.

C Rona Tbipry Oftaa, a Tatum n paaasmible OCTBTRU.

Hanna H8 ,112itypxpRy, rne cnaania onaaa.unci, nycnam; Baaamocoe Rama-
tieficTBo paapenumo 1181s1011HTb mecTo norpyann, o6n3aB cooTBeTcmpoinero
1111HOBHHH8 ytiecTB aTy onepanmo 0T)8.11bH0. BCJI8ACTBIle aTOPO 110J1r1HJI0Cb,
11T0 H KoHrly plomfmyToro roa airrempla cnaaa amecTo rImypnmy 1 300 800
°Ka 151. B nepetmcaemitax roponax no.11yt/eHne neHer aa nponamlyio 003113
npoHasommocL TaRme ripe )1CT8BHT8.71F1M11 Ba.namcnoti anminincTpanmer.
AeHbrx OTHpaBJIHJIHCb B 0118113T811HOM naneTe BmecTe co cm4exam11 MOHOT
- no RaTeropn/rm; aaTem cnenmaabHaB HOMHCCHH HX npoBepwra, tincTnaa
H onipaBasiaa B ByxapecT 152 Vlimaccannif cymm 11p0H3B0JAHJI8C13 B COOT-
BeTCTBISH CO criegHaammimm HIIHraMH, Ityxka B1114C131B8JIIICI3 Bce Hymn:a-no-
nynaTean come', Ho B ByxapecTcnom apxnBe 01114 He coxpaHnanch. 3aTo
BmeeTcn Hecnoabuo CHHCKOB Heatutypanuax AOJUKRIAROB. B OJIHOM 143

HHX, oT 3 dOeBpaan 1835 r., npnBeneHm AOJIMITHISH c 1831, 1832 14 1833 rr.
BnAmm, Jloma, TH6py (I1H6py), PaxoBBI, Hvmonomi, CmenuroBa a Pyce 153.

flpn HaCTOMIHBOCTH npocpotreHHme TkoarH, Hanoi-maxim noToptax 6m.n0
Hena6e/nHo, nocTeneHHo nonpaBaancL; Ha 6 ORTH6pH 1835 T. C ToproBneB
C0J1b10 H3 B111:114H8, JT0Ma, 4H6py H PaXOBbI nplitneura.nocb, B ClIeT 1834 r.,
7 223 815 Jreff 154, HecmoTpn Ha TO, ,ITO OTTOM3HCHOe lIpaBHTCJIbCTBO en/e

151 geno m 5683/1838, n. 277.
152 geno Al 8118/1835, a. 1.
153 Byxapecromik rocapx1413, BaaaincRoe RaaRatieticmo, gm° Ni 8118, a. 27-27;

8115, a. 7, 8, 9, 17-18, 205-210, 212-215; M 8117, 811911 8116, ace 1835 r. 3agoanteR-
Men. goxogrina OT 2-3 H HO 6-7 MHJIJIHOHOB

154 gem) J412 8118/1835, a. 237.

()Tuna 6mna ompaRneRa COJIb

BCEr0CRaag Emma Clinag Haoeurru Thipry-ORRa

oRa =men°
B030B oRa 1111080

B030B
oRa %IMO

B030B oRa Rcero
B030B

- - - - - - 629 740 628- - - - - - 1 651 425 1 736- - - - - - 6 096 300 6 025- - - - - - 5 018 680 4 192
3 101 270 2 463 - - - - 8 158 190 6 821- - 335 355 278 - - 13 262 395 10 658- - - - 8 670 621* 9 826 8 670 621 9 826

3 101 270 2 463 335 355 278 8 670 621 9 826 43 487 351 39 886

ORRene Mapb CJIDHHH Teaera Clinag
HopT

(ma 411CJI0
B030B oRa qncjio

BOESOB
oxa B030B oRa 11HCJI0

8030B

IlepReg 629 740 628
HaaacDaT 1 651 425 1 736
BeRem 6 096 300 6 025
314Boopia 486 875 380 4 505 905 3 792 25 900 20
gmY1WHY 1 811 990 1 499 3 204 990 2 826 39 940 33
OaTeRmla 9 949 195 7 752 2 977 845 2 628
Taaag

HTOPO 8 377 465 8 389 12 248 060 9 631 10 688 740 9 246 65 840 53

450 3. .1:01(YPECRY 30 31 OB 3HcrioPTE co.1111 143 PYmbiricimx POCYTIAPCTB 451
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155 M. Guboglu, Calalog, Ai 2736; cp. Ai 2703, 2719, 2759, 2794.
156 Aeno TA 8118/1835, a. 25-28 m 139-139.
151 Ilpormage cuammuftcHoro mynga Mugmium OT 24 man 1834 r. Byxa-

pecTomil rocapxmi, Baaammoe HaaHametivrao, ;lea° Jò 4229-1833, a. 126.
158 Awl° Nfr 5683/1833, a. 3 (3 TOM me cposme).
156 ,Ileaco Ni 4728/1834, a. 38-39, cm. n ;lea° Ni 4929/1833, a. 121-122, Ilea()

NI 5638/1834, a. 287.

452 g. H3417PECHIr

B HHaape Hagan° cynTaHcrarrt timpmaH gaff yotopeHHH ynnaTar OCT3B-
meticg sagonateHHocTH 155

KT° 61DIJI14 Toproanm? BOJIBIIIIIHCTBO MX B yIIOMF1HyTE3IX nopTax 6a.inx
mypicu, a B CBHILITOBe raaBHESM o6pa8om 6oarapm, rpeRH, pyMb1H111 H Cep6Es.
3geca 6m.gH Hmtonaue geHoang, HeTpy gamnaHomur, Xagana Teogop,
llaHaHT Xagam flempy, Haannty Ta6anapy, CTosm Itythomgam (cTapocTa
cepe6peHHHHoB), Hintonae A6agatuy, ihnconqa AHreny, Hifity n HOCTH
Ta63HOBHTI, Heea AMT131110BHTI, ATaHace H Anexca gamHaHoray, Ha-
HaHoT XplicToallq, gamy) ra6posanHy (Hs ra6posa) H mHorne gpyrHe 156.
nocTeriemio Toproagat yxpenamoT CBOe Hummel-1m; C 06HlecT13eHHo1

TVXIfOpel1H11 npoHecc o6oraigeHHH oTpaataeTcH B HOCTOHHHOM BLIABH-
MieHHH HexoTopaix 6oranax ropoataH, H HOTOphIM nepexogHno pyrtoaogcmo
mecTammu genamH. 011H 6epyT Ha ce6H HHHHHaTHEty n1460 oxasamaioT nog-
gap's-K.14y pasffligHIAM xynaTypliblM

Ha pyMLIIICHEIX npHcTaHnx npogaata conk' npoHsaogranaca »team-
H Henocpegcntemio, mmiya Twin, iiIIHOBH141i0B, HMeBIIII1XCH B HeHTpax

Ha npaaom 6epery; noxynaTenfimH &um Itynnal H Human cocegmix c
UOTMH mecTHocTeil, 6parauHe COJIb gaff CBOHX JUPTIMIX Hyatg 157

«MHorme MCHTeJIII can 143 TypHHH, pacnonoatemitax B6JIH314 TypTy-
itaH, r0B0pHTCH BgoHeceHHH 113 OJITeHHIALI OT 8 aarycTa 1838 r npH-
X0g14T B 3TOT nopT C npoca6ott npogaTa HM saHaJIH11HBIe geHarx COJIb B
He6onaunix HOJIIITIeCTBaX OT IDITHCOT O TbICHTIH oxa, Heo6xoginHy10
aim ;ARM sacoarcH pN6bI H gpyrllx Hyatg, a Taitate ;Amite TypTyitatícitHe
itynnat-Typall, roaopH, TITO 01114 JI10A1f 6egHaie H He MOryT 33.HJIIOTIaTb x(o-
rompla Ha xpynHale cymmai C r0CyJlapCTBeHHEIMII 1114HOBHHHaMII, Tan Halt
He Taxoft sTo ropo, nTo613.1 MO1KH0 6LIJI0 BeCTH 6onanlyio Toprowno, a atom,
RO HM HyatHo, MOIHHO HylIHTb B 110pTy». ItasHatieticnto 118 ByxapecTa nano
Hagneatamee paspenteHHe no gene 32 nut sa CTO oxa; sa oTpesox apemeHH
OT 12 mall no 11 H0H6pH 6aino npogaHo B CH.11HcTpy 90 463 °Ha pasnatnimm
menial/A Toproanam H onToaHxy BangopligH, asmanemy 72 161 oita, T.e.
80% acero npogaHHoro B Ranapanie Hommeclaa B TetrenHe ynominlyToro
oTpesna apemeHH 156. H Ha gpyrkix npHoTanHx ygoaneTaopHamca mamma
Hyacgal; TER, a OnTenHne 6aino npogaHo «Ha mecTe» HecHonaitum TypHaM
143 Basapgafinta H TypTyRaH 28 550 oxa 156.
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33 OB 31-1C11OPTE COJI1I 143 PYMbIIICE14X roCVAAPCTII 453

Bnpoqem, BO Bce pymbnicHHe nopTLI HB.ToLgHcb Hynnbi aa noHynHoti
COJIH HenocpeACTBeHHO, 6e3 nporpammHpoBaHHH 414HOBHI3RaM11 C npaBoro
6epera gyHasi. reopre Byane n reopre J1enagaT 4oT Knagounline» (Itaa-
goBa) 20 (DeBpaga 1834 r. norpyamau B IlepHene 48 000 oHa COJIII; Mecfnx
tnycTH TeHea Ara Hs Aga 1ia.ge TM ate npocHT 2Q000 B moge npxxogHT
TAOH Aoma, B aBryCTe 1-111110J1a H AemaraHeawq, a B ceHTH6pe Ay-
mwrpy HapanaHqa, Bce qemBepo Ha qCemeHgpa» (Cmegepeao) 180. Ha ra.gana
6mao oTnpaBaeHo Ha npHoTaHL «lipaxoam» (HpaoBa) 420 500 oHa ea cqeT
«Htipa HoHa HaanoBriqa» 161 B BHAHHe pa6oTaeT Mona MexmeT XaaHa-
Taporay, norpysHannda B 11 e imi e g e 703 240 oHa 162, B 3HMH11113 1 050 425
°Ha 163 14 B illatypgaly 554 170 °Ha 164; noc.geAHee 110.1114tIeCTBO 6131JI0

nepeBeaeHo Ha HanHax «MHchi AHacTacHy», nepeBoaHoe npegnpHHTHe RO-
TOpOPO pa3B14J10C1) Ha gyHae Taxme B CBS:1311 C aHcnopTom COJIH. 14 GBIIIIITOB
}mea caoero HpynHoro HmnopTepa ATaHaCH11 14110HOMy, HoToprati B
1834 r. AocTaBna H3 311MHIIIIH 1 015 355 oHa, qTo cocTaBaHeT 20% acero
oxcnopTa H3 atoro nopTa; gaaeHo noaagH Hero cToffa Xagnim A6gy.ga,
HOCTaBHB111141i 211 975 olla 162. Topeoem eamtuicnoii CO"10 8 ceoem panumuu
oxeamuiaa MbICSUU mopeoeuee me ecex todicnoaynaticKux o6.aacmert, Komopue
U3 20aa e 20n3 cna6aicartucb .au6o tepe e eaAalacnux UU11061111K06, itaX00gUlUXCA
na npaeom 6epeey Aynas, .111460 co cx.raaaoe npyntazx onmoeunoe, a mo u
nenocpeacmeenno 343 pymbincnux nopmoe. 3Ta ToproBan noc.gyamaa OCHO-
BaHHem gaff HeCROJIBRIIX HpynHbix C0CT011H1444 11 cogelicTBoBaaa HaHonaeHmo

31114T3J1bH131X 14311HT3.110B; oHa HamocTpHpyeT (DopmHpoBaHme TOprOB0r0
Hanmana quepsHiffloft (Dopmm HanHTaaa» 166, BB1IB11131.0CF1 B nepHog
pacnaga civoganhHEax 11p0143BOACTI3e11111,1X oTHomemill npegnocugHott 11011B-
JICHH11 HOB04'0, HanwranHcTriqecHoro cnoco6a npoHaBogcTBa.

Ha soma AyHaH C0.1113 aaTem ama gamane B ropoga H cena BoarapHH
u Cep6HH. (D. Hamrrn BcTpeqaa B «Pa6poBHHHe», gaate BO BTopori 110310-
Bmee nponmoro Bella, 6onbnilie TeaerH, aanpnateHHble 6ytiBo3Iamm, HoTopme
III3I14 rpyateHHme Ha aoma, re HaxogllaHci. cHaagm Ba.gaincHoil COJIH, a B
3CHH ,1-141SyMaH11 TOT ate nyTemecTBeHHHH 113XOJTHT MH0r0 HpynHhix H
memmx ToproBneB pymbnicHoli comal). CD Bcemn HamgagHEamH pacxogamu

160 Aeno Al 4721/1834, a. 1.
161 geno Ab 4723/1834, a. 3, 4.
162 geno Ni 4721 /1834, 31. 1.
168 geno Al 4724/1834, a. 19.
164 geno J41 2729/1834, 31. 1. B Bliguae }masa, II 6o3iee hielan Toprosari, nocm-

aasinxe sa CONEJO B OaTemmy; cm. nene Al 4728/1834, a. 6-8 II .1ii 4724/1834, a. 19.
165 geao Ab 4724/1834, a. 19. 14 s Pyce HMeJIIICT3 4 mmitopTepu», caa6ricasumecn

nenocpegcTsemio 118 OJITefRILIM; CM. Be.no Ni 4728, JI. 30-31.
166 B. H. Refuta, Con., T. 1, rOCLIOJIIITIMaT, Mocssa, 1950, cTp. 445; Rapa Mapitc,

Iranuman, T. I, MocHsa, l'ocno.ninuagaT, 1949, cTp. 719, 721, 630-631.
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Ha nouranHyn nepenoaRy pywaHcitaH com, go6aitanem liaHnTn , npo-
AseTcH Ha BaartaHax gememe, gem npniteaeHHair ma ABCTpHH 167

IlepeHoarta no ,gyHaro ocyrnecTimaaach Ha cygax, HoTopme rpyart-
JIYIeb HenocpeikeTHeHHo 113 HOpTOBLIX CHJIaTkOB HopToHbre BJIaCTH cTporo
caegnan aa Tem, vITO6b1 CHJIaACHHe nomeigemmm HOCTOHHHO xoporno

CO-.Acromaamcb168. OH« 6bIJDI 3HaTIHT0.1113H131X paamepos; omemmgmme Bmeinaam
go 7 000 000 °Ha, Hpirtrem ocTainintecH B nomme roja HomprecTsa ncrrogb-
130BaJIHCI) npm B030 6HOBJICHHH amenopumax onepagmti e.gegyionleit Becmoti,
noma magmna.11ock. noBoe nocTynnemme COJUl c moneit 169. Y HpncTaHn Hump-
Totraancb cyga camiax paaHoo6pa3max THHOB 6pnrairTnma, rpyaoHme
6apitacm, naocmogomm, Hopa6an, no)««, itecima paaantmoro ToHHanta

OT 7 000-8 000 H ;10 110 000 orta 170 Temnm TaIMX neperroaort 6Liall
necia Hanpanternitimx; oitoao 1 000 cygoH, rpyritermax CORM°, 6oposAllali
B0)1111 gyHafi H 1834 T., citHaburam nopTia o6ortx 6eperoB oT raaana H

O CTOJIH11111 Cep6nn 171. B cpegHem, c=nerrati oftatnimft nepnog Hasnrarinn
OT Ha« 7O ORTII6pH, B mecng npincognao 150 cygoH, T.e. HO 5 B geHb, H
DTO aa ogHoti JIH1111. COMA°, HoTopyro OTHpaBJIHJIH 113 Bagaxnn Ha BaartaH-
moat noayocTpoH. KoHexiHo, meHee amagmTeamme onepagmm }mum meeTo

B gpyrme mectinm roga, a He TOJILHO B mae-oHTH6pe, Horga OH« &um inr-
TeHciutHis go maRcirmyma. Bo HcHitom cariae Hce nepeBoartn Hart no gynaro,
TaH H itHyTpn cTparna, CBH3aH111310 CO cHa6HteHnem npncTaHett, Hpertpa-
ntaancr3 B geita6pe n Bo8o6Horranancr, B Hatiaae «PeHrm» (HarinTaHrff
cygoit) nponcxogHan 113 Tex ate ropogorr, ityga OTB0313JIH Toitapm: Bearpag,
TeHnH, Aga Rage, Kriagoita, (DeTHcaam, BHAHH, Rom, Ci3HIHTOB, Pyce,
TypTyHafr, CmancTpa, BpDHJIa, raJIa11 H T.. E0J113111HHCTBO HaIIIITaHOB
(permit) 6131J111 Typal; saTem max rpemm, pene 60arapm, cep6m n pymiona.
Cpeacmea i cylifecmeoeanum, u 8080.4bl-10 xpynnbte eapa6omxu comen «peusoe»

mops)coe 661.au ceseanaz c mois »ce mopeometi CO4b10 pymuncxux eocy-
Oapcme co cmpanamu na oe om Aynas.

18 F. Kanitz, La Bulgarie danubienne el le Balkan, llapHat, 1882, cTp. 103, 329,
514-515. HccaegoaaHHe o TOM, Hamm o6paaom pymbuicHylo CORb nepesoallax Ha ropo-
goa HpaBoro 6epera AyHaff H HpogaaaaH B paanwiHme gewrpm BaaHaHcHoro Hoayoc-
Tposa II Haft gaaeHo panpocTparmaacb aoHa pacnpegeaeHHH aToil COHN, Hmxogwr aa paring!
HacTomgeit CTOTIAL H moateT 6mTb cgenaHo HHI111. Ha ocHose 6oarapciwx, OTTOMOHCHHX

cep6cHmx apxHaoa.
268 Cm. nocTaHoaaeHHe OT 2 MOM 1837 r. n gene 8124/1835, a. 738; cp. a. 543

544 H 80.
160 ea° JVQ5683/1838, a. 237. B OaTeimge Ha HoHeg 1838 r. ocTaToH paaHHacH

4974 645 oHa.
1" Ault) .7V9 4723/1834, a. 5-6 g geno Al 5682/1838, a. 94, 112, 105 H 106.
121 Ho Hamm nogcgeTam oagee HoarmecTao HmaeaeHHoft B 1834 r. CORH paaHH-

eTcH 44 190 218 °Ha (CM. caogHylo Ta6a14gy NE. 1) HpH cpegHeit HarpyaHe nplimepHo 45 000
OHO Ha ogHo cygHo.
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Ho He meHee caononam npeneTaBnancii aToT aRenopT H J1H Hurreneil
pyMMHCHHX een. Hs ORHene Mapb, CJIEMIHICa 11 TenerH H Ha HOCTOHHHIIX
C11.13410B B bHJIHflefflTH, ILIO3HITH H B3HHCe 172 6LIJI0 CBe3OHO B nyHalieRvie
riopTia 34 816 730 oRa, a npyrHe 8 670 621 oita 6braH nocTaBneHm B ranaii
Ha Tmpry OHHa H H3 eicasnoB B TeRytie H AM/VAC. TORI)R0 B OAHOM 1834 r.
nag nepeBOEIHII TaRmx ROJIHtIeCTB noTpe6oBanoeb 30 000 60JIbIIIHX B030B
xian MyHTeiniu H 9 826 pig MORAOBLI 3, nplitiem epenHait rpys, HpHxo-
g14B111141AC1I Ha onHy HonBony, paBHFIJICH 1 158 oHa nag MyHTeHHH H 880 nJ1/1
Monnoma. Haarra ea noeTaBRy noliTH BO Bee norm 6bLaa 6 neft sa 100 oRa 174.

IlepeBosmi npom3s0Alt7114CL, "Tome HpotDeCCHOHaJIMILIX BO3tIHHOB,
raaBHmm o6pasom CeJIbCKHMH HurrensimH 'Teen:Amami" aemneneabnamH,
HOTOpIle Bblpyliemnamx OT nepeBosicH neHbramil HOICIThIBaJIH CBOHX

o6HaaTenbeTs nepe n rocynapemom H CBOHMH nomenuniamll 172. Ho Heo6xo-
Alamo B TO Hie BpemH nontiepHiaym H HpaftHe illiennyarraTopeRatt xapaHTep
nono6max nepeBosolt, TaR Rail AJI51 HHX Hpeenam HHorna as6Hpang
name c upHmeHeHHem cpinumeeitoro BOBAefleTBmi, a tiaine HYTM neHentHoro
HpFaiyaineHHH B Cllopme 8aìMa, HoTopmfA nOJIHIeH 613IJI 6B1T1, oTpa6oTaH
nepeBosHamH C Honett na gyHak. Tau, HanpHmep, npintaa rocnonapH OT
30 HIOJIH 1813 r., peRomeHnyioninti yeanimm npecpeRTam y6oRnaTb HuiTeneri
BLiexam o nonBonamH, «Ho 6es HaCHJIIIH H Ha6Henma», a no no6pori Bone Ha
OCHOBaHHH yeTaHOBJ1eHHIAX TapHcfloB 176, npeneTaBaHeT co 6oft HoeBeHHoe
npHsHamle meToA0B, HOTopiamff HOJIb30BaJIFICI) BRaCTIel.
MH0r03HVIHT0JIMIIIM npencTaBaHeTCH IDAHO orr1ixaxbHoe monnaBeHoe no-
HeeeHHe cpenmim nemiTHannaToro Beim, B HoTopom cHaaaHo: «Lorsque
les paysans manqualent d'argent, les fermiers des salines faisaient
distribuer dans les caisses communales par les agents du gouver-
nement, certaines sommes dont ils exigeaient ensuite le paiement en

172 BaHncxxii cHnan 6ran pacnonowell B cene Toro Hte HammeHoaaHnn (Emma)
Ha HocToHe OT oaepa IIHeTplina, HenaneHo OT gHtypnwy. Heo6xonumo OTMeTHTb, RTO
11yHKT na Cam> (CM. BBnue eTp. 424), c nOCTOHHHESM cHnanom conm mile co speen pan-
Hero dOonanHama, HaxonHacn Ha 6epery oaepa rpHica, Henaneno oT cena BaHnca. CnenyeT
nongepHHyTE. BTO HOCTOHHeTBO HaxoHineHHH Ha OAHOM 0 TOM Hte mecTe camaTkos Min B
Tegetme Beer° cpenHeBeHoBbH; noHo6Hoe 110CTOHHeTBO nepenoaoH no OnHHM M Tem
Aoporam aaHpenHao B TOLIOHOMHH OCOnfnible noporm.

172 Cm. caonnyio Ta6nHoy m 2.
114 CneneHHH &Inn B8HTLI Ha Tken aa 1834 F. Cm. npnmegaHHe 145. B 1836-1837 rr.

6bInn ycTaHoaneHLI am:H.1e TapHcinule CTaBHH, HeCHORBKO CHI/InteHlible; CM. I. Cojocaru,
Documente, M 463.

175 °MUM HB Taimx o6HsaTenbcTa 61:an B BaneXHH Hanor B 33 nHacTpa (nett) B ron;
CM. Hurmuzaki, Documente, XVII, cTp. 274. B Mongol:4e Hanor paaHnncH 30 nenm B 1834,
1836 n 1838 rr., a B 1837 r. 36 nenm; cm. Hurmuzaki, Documente, npHnontenHe 1, T. V,
cTp. 198, 239, 548, 596, 636, 642. AeHbramu, maprietnimmu OT ()Allot/ nepeaoann, moHmo
61.1.no

172 AitaAeman PHP, Pvt. pyx., AI 267, a. 74.
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transports... Les remboursements avaient toujours lieu lorsque les
paysans se trouvaient dans l'impossibilité de remplir les stipulations de
ce contrat imposé par la force »177.

Becbma nonpo6Hme cseneHHH, B HaCTHOCTH HO Cep6m0.78, nmeioTcH 3a
1836 r. B 1835 r. nparmTenbcmo MOJII(013131 Ao6aaoeL impmaHa AM{ CHO 6onHon
nepeaotutH coax artepx no,IlyHam, lumina Bpallam, Ho c coxpaHemlem aa-
npemeHHH paarpymam C0.1113 Ha sanaincHHx npHcTaHHx. CynTaHcHmm npH-
Haaom OT 8-17 HIOJIH 1834 r., BHAHHCHOMy HomeHnawry wimpy
Xycefiny name, cHaticTplificHomy 6etinep6elo MHpaa Canny name H Bcem
nyHaticHHm HanHam, yT011HFIeTCH ace me, IITO nopna OT CHJILICTpla
li.HagOBLI 6yncyT cHa6maTbcH CO31b10 TOJIblIO JIH11113 113 Banaxml, «Hatt OTO
HeneTcH co cTaponartHmx HpemeH» 179. IlpaBna, 6yxapecTcHoe npampreabcmo
11131T3J10Ch 6b1J10 BOCIIpeIHITCTBOBaTb jame H TpaHaHmotA nepeBoaHe MOJI-
A0BCHO1i conn B Cepano, sanepacHaaa cyna, Hnyume Ha ranana; Ho, 13
'mime HOHHOB, OHO 611HO BmaymneHo OTMeH11T13 npHHHTme mepm, 11p0T14B0-

petnugHe ceo6onHomy COXO)CTB no;Apiaio, yeTaHOBneHHOMy Atemily-
BaponHLIMH noroHopamm 180.

B peayabTaTe npenaapHTenbmax neperoHopos memny HHHaem MH-
Romem H AnexcaHnpom PHHOit, COCTOSIBIIIHXCH 20-22 HoH6pH 1835 r. 13

HonHe y Hanad*Ta, 6max yeTaHosneHm nocTaeHH Ba.naxHH nag Cep6HH.
14 HHeapa 1836 r. 6mao nonnHcaHo cornameHHe o6 aHcnopTe B 1836 r. H
1837 r. 30 000 000 oHa COJIH, B aTana no 15 000 000 Hamnmit ro.
,gaeTcH csepx 9T0140 10% «Ha 06mimpo pocciamy npH norpyaHe B HaHRH>>.
ITOCTaBHH gOJI/HHIIII1p0H3BOWITI3C51 perynHpHo memny I mapTa H 30.0HTH6pH,
acorna HneT HaeHrainui rIO cynoxonHomy gyHalo», HO 4 MHJIJ1110113 113 Oa-
TeHI111131, gatypilmy H 3HMHHHH, nonTopa MHJIJIHOHa 113 BeHeTa, OTIHH 113
RanacbaTa H nonmHanHoHa Ha 4epHena, npHnem nepeaoama Aomaini npoHa-

177 N. BMcescu, Question économigue des principautés danubiennes, B Opere,, 1/2 inn.
1'. 3aae, ByxapecT, 1940, crp. 45.

178 B BOCHOMHHaHMHX 1{01140pa H3 ByxapecTa, naTilp0BallablX 16 asrycra 1835 P.,
oftee RomplecTso npoaalmoti 113 Banaxaa B Typiono cona oupenenneTca 13 7 059 700 oaa
(ao wile 13 26 anacrpos ea CTO oaa ), no 6ea yaaaaaaa imp/Iona spemeaa, B RoTopiail 9T0
HOJIHMeCTBO CORH 6MHO aponaao. ,I1anbme no6asneao, B TOT MOMeHT, BC.HeACTBH0
« nemiamra» npextbutyraax ner sacaopT CHH3HJICH, THH RaR pauee susesemme HonamecTsa

Tie morna 6hrrb acnonbsosaam; cm. Hurmuzaki, Documente, T. XVII, cTp. 511 H 520.
179 c Filitti, Domniile romtne. crp. 569-570 H 202-203; M. Guboglu, Ca-

tato g, Ts1 2676.
189 c Filitti, crp. 35, 204-207. Cm. nachmo sanammoro rocaonapa

Aneacaanpa runn B BEacoayio llopry OT Inexa6pa 1835 r. Cm. M. Guboglu, Arhiva
orientald Sofia, Revista arhivelor *, 1959, JTh 2, cTp. 211.
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B0)1HTLCH Taitylm o6pasom, qT0611 Ha 0HTF16pb He OCTaa0Cb 611 60.11b1110,

qem 2 000 000 181;JO nocTaHRH He06x0nmmmx HoJilltieCTB B yeTaHOBJleHH131e
nopTBI 6ynaT HaqaTa norpysna cynon B BpaHne, HITye HBeTpHit, anTeHH110
H BeneTe, rne HmeloTcH pesepam. H.naTa 63rneT npoHsHonwrnca no mepe
BbIHOJIHeHHH npenycmoTpeHmax noroHopamm 110CTaBoH, C aanaTnamx B
25 000 gepaoHneH. HpHtntHeHHhie onosnaHmem y6bITHH nanaloT Ha pymbni-
exile BeTlaCTH, noTopme 06HBaHH lipHHFITb Heo6xonlimbie mepia Han Hamnyq-
"'left opraHusaHHH 110CTaBolt, nocTpanty B nopTax COOTBeTCTBylo-
Hmx am6apon, trTo6bi Mo2H110 6b1J10 6b1 rpysxmcn neHb H Hoqb. HpenHas-
HatieHHylo ;Ian Cep6Hn COHb HeabaH nonaepraTb cennecTpy sa cTaphie ;warm
nonHoAyHaticnkrx Topronnes CoJib10; B caygae BoriHbi nepesoang upHocTa-
HaHnHaalOTCH 6es nanHx-RH6o npeTeHsHft onHoft CTOpoHbi H npyrott.
A B nonneHecbma HamHoe yCJI0B1ie cep6cnomy npaHHTe.nEcTay npe-
gocTaanneTcH MoH0HOJIblioe npaHo ancnopTa C0.11H Ha npamal 6eper gyHaR.
Co cTopoma Cep6HH norortop 6Ean nonnHcaH H. repmaHom, Mullett AllacTa-
cHempleM H C. CHmugem 182.

CnycTH Tpm Awl 17 HHsapn nocTaHoHneHmem N2 38 Hanamcmn1
rocnogapb nopycrlia nasHatieficnomy HenapTamewry 4HemenneHHo Hagan:,
pa 60Ty BO licnonHeHHe ycnoakrit oroBopa» 183, a rocynapcTseHHhiff cenpe-
TapHaT 14HOCTpaHliblX Tte.TI B ByxapecTe no.11ytma nonTaepameHne naHHoro
Cep6HH moHononbHoro npaHa Ha nponanty pymbniCitoti COJIII Ha npanom
6epery gyHan. Bce ate, B ne.nnx nunaHnankm ocTaameticn sanonateHHocTH,
pasaHtnium nowrpanTanTam 6bia ;lax nocaenmdt cpon CeHTF16pH

1836 r. )1.11fl norpysnx CoJIH, HO ToJibit0 Ha OCH0BaHHH HoBbIX ynocToBe-
peHHil, THAnammix ynparmeHmemno ancnopTy aTor0 nponynTa. Minn, TOJII3H0
HallaJni 11p0113BOXIHTLCH 110CTaBitil, Han cTopoubi ripHIUJIH K comanieHmo o6
yse.natieHHH nepaoHatiaabHoro nonimecnta Ha 10 000 000 osa, goBena
o6inee nommecTao K nocTaane 14 1836 11 1837 rr.- 40 000 000 ona. Ho-
CTaBKH 6b1J1H Bb1110,11HeHbi B COOTBeTCTBHH C yCnompimH gorosopa. Hmen-
nmecn B nopTax am6apm 6bIJI1( oTpemoHTHpoaaHm H BLICTpoeHbi Hoehle.
PaaymeeTc.n, 11T0 He oTCyTCTBOBaJIH H npoTecmi, tiTo npencTaanneTcH ec-
TeCTBeHRLIM AJIFI orosopa B Tanom macurra5e 184.

181 C orosopuoll, 11TO B Towline 1410BH H aarycTa 1311B08 63rneT HpOlIBBOAHTLCH
*cnonbuo ynacTcao, no 111H1,1HHO nonemax pa6oT.

182 Tenn, aorosopa ony6annoaan B I. Cojocaru, Documente, xi 447, cTp. 617-620,
cp. if 626-627. ilepuounun B ByxapecTcuom rocapxuae, Banamatoe Haanattegcmo, Reno
AI 8124, 1835, n. 6-11, 13-17, 18-19, 27, 43-46,-49; CM. L C. Filitti, y. con., cTp.
204-206.

,Aeno .1% 8124, 1835, yu. (Doim, a. 52.
184I. Cojocaru, Documente, z 449, 455, 451, 452, 450 u 458; I. C. FIRM, yu. cote.,

cTp. 205.

12 c. 4223
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BaJlaHc nepaoro roa 6a/a saHmotlex 21 geHa 6pH 1836 r. c HOHIneCT-
BOM aHcnopTa B 22 071 918 oHa (c npeaanneHmem npeAyemoTpexatt xoroaopa
Ha 71 918 oHa) 185. Hocmarnix npoxoamaJraca ï B 1837 r. 186, R Homy me
ropa HOHTpaliT B030 6HOBJI911 He 6a/JI 187.

Coal, B Cepano oTnpaamma 1 Moaxoaa. litexax yaxamb noaomexue
B cocegxem rocyxapcne, aaaanicHoe Hamatreitcno nopyrmeT cexpeTapio

BpamaacHoro yesga oTnpartancH B Fajiai, rile «no ceupeTy» ysHan y
xxpeitTopa HapanTnHa, «a eCJIll 6ygeT aosmomtm, TO H sa evo noxnmcmo»,
entemecHimme caexexxx O MOJIA9BCHOM aRcnopTe B Cep6H10 H Ha /or oT
,LtyxaFr. Ho cercpeTapa 6ara xopoluo xxci7opmxposax, Tax Hart yam Ha cae-
Apoimedi je«, 28 aarycn, oTnpasaxeT a ByxapecT caomty sa oTpesort
apemem/ c 1 fiHriapx no 26 aarycn 1837 r.: 6m.xo norpymexo 4 101 398 oHa

99 Haimax; 119 acero aToro Hoaxtrecna MUM, 500 000 oHa aura B Typx/no,
a Bce OCT9J113H09 HOJIHIleCTBO B Cep61110. B coo5uleHma A06aannenn,

nopTy xaxogaTcH 26 Humors, no 50 000 °Ha HaKwit, H tin vaxamtne
BJ19eTH Haxelonx BLIBe9TH HO Toro, Halt ,L(yHait cTaxeT, eme HeCHOJIbH0
MHJIJIHOHOB oHa COJII4 188 Mencxy npoimm, aHcnopT moagaacHoti coax npo-
Aoamaacx H B caexyloulme vow,/ 189.

Ha 1838 r. 6yxapecTcHoe npam/TexacTao noxronanao Hoa/se yCJIO-
BHH HOH1eCCII14. 011p9)1931FIFI 140)0B09 Tpe6oaaxne Tonwoxyxar/cHoro
pannta B 15 000 000 oRa, ynpaimeHme coammix paapa6oToH npexocTaBanao

pacnopHmexme HoHneccnoxepa 9T0 HOJIHIleCTBO B °Jinx/me, acyp ,
3munxtie (BO acex Tpex nopTax B oftett CHOHSHOCTH OHOJI0 10 000 000
oRa), BeHeTe (npnmepHo 2 man olla), HaaatpaTe H Llepxene (a o6n/em
3 000 000). Bce Hoff/menial° cAaaaJloca B TetreHne caw mecanes, Haqxxax

anpean. «11oHynaTexa sHcnopTa» amea npaao yeTaxo/n/Ta npogammo
AeHy coax Ha npncTaxx; Halt H npenme, B caytme c Cep6neti, emy npego-
en/omens/ moHonoamme npaao npogamx, Hoxermo, B npejleaax yeTa-
HaaJrnaaemaix AJ151 Haamoro roAa HoantlecTa. BcffeAcTane oco6oti maim-
TeJILHOCTII cAeJnix npexycmoTpexo, Trro acHHovo poga cnopxtae rionpocal

185 CHogHoe goHeceHme; cm. ByxapecTcHHA rocapxHH, HanaurcHoe HaaHamettcTso,
gem aml 8144/1835, a. 547; HommecTso H 22 071 918 oHa munomaeT m Hag6amy B 10% Ha
noHpbrrHe goponmbtx noTeps.

184 I. Cojocaru, Documente, M 491 11 507. gonommTembaasi macTb mamma B
10 000 000 °Ha H 1838 r. egke He 5mma nocTamena; cm. Analele Parlamentare ale Romtniei,
T. VIII (1838), cTp. 423-425.

187 L C. Filial, yrc. coy., cTp. 206.
188 Cojocaru, Documente, mi 508, 510.
188 CormacHo HeHoTopmm ogeHHam, aHerropT MOJIAOHLI B Cepano B 1838-1840 IT.

pammaca 7 000 000 oHa B rog; CM. I. C. Filitti, yic. con., cTp. 569. Ho B 1841 I% 118
ra.naga 6mao nocTasmeHo mum 3 500 000 °Ha (ma.44 arce, cTp. 579). Tomnme cHegeHHH
MOHIHO 6y)18T gams alum Hoene oknegoBaHHH Rectum apxHHoH, HoTopme He 61.13111 /WHORL-
soBaina 11pH HatimcaHHH Hamlin:ken CTaT1.11.

458 H. HHCYPECHY 38
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39 OE 31CCHOPTE COJII4 H3 PYMBIHCEHX POCY/IAPCTB 459

no me }Hal, TopHe ABRAM! HCHJI10,1HTeJII,H0 pyMIIHCHHX cyge &mix HHCT3H-
Witt; B myHae, ec.im apeHgaTop HHoeTpaHmlit Hoggammiti, OH 6TIBT

4BIIIIIIBIVIIHM H3 Hog HomneTeHHHH cHoero HOHCyJILCTBa» H pacema-
TpHBSTIICH <<Halt pyMLIHCRHil HOIIgaHEIbiti» 190.

BiamenpmilegeHHhre CJIOB11 6biJnl 0175JIHHOBaHLI B Hon6pe 1837 r.
4B raseTe ... gaff cHegeHHH Hteaalogmx a B mae 1838 r.-noBTopema 191.
B CTHOBJIOHHE1 M51 Toprop cpoitH B nepHIA31 pa s Ha 1 geHa6pH 1837 r.

BO HTopoti pa s Ha 24, 28 H 31 maH 1838 r. HHKTO Be HBHJICH, TITO aacTa-

BHJI0 pymbnicHoe npaHHTeabeTHo 11p0H3BOIIHTb 31{C11OpT sa CBOR CO6CTBBH-
HLIti cHeT. B mo.ge 1838 r H Boarapnio HpH6Liam cepgap HHHoaae HaRgHaHo

111TecloaH AHTOHOray MJIFI rreperoopo C TyperucHmH Hyugamm OTHOCH-
Mill:MO coraameHHH O COJIH, HoTopan B Texymem rogy 6ygeT axcnopnipo-
BaTbCH rocygapcTsom». HatraabHHHam HapaHTHHHhix HylIKTOB gam paenopn-
HteHHe OTIIpaBJIHTB cnerkHa.ubHott acTa(PeTota BC10 HoppecnoHgeHgvuo, noay-
Haempo oT HiaexaHnmx Ha saHmoHeHHe aRcnopTHEax AoroHopori geHeraToB 192

Ta6mafa Ai 4
CoeAenas 06 aocnopTe coma ma Banalam u 1838 r.

(Ho meeToHaaHagennio)

MecTo-
Hamagenne

IlopT norpyaHn

3nmnnxia AacYPIVRY
°aw-
l-ulna

Beer°
aHcnop '111-
poBaHo

1" 0 nepaonagaahHom npoewre Ha 20 mHaanonoo cam cm. ByxapecTcHnii rocapx0H,
BaaaincHoe HaaHagetteTao, ;keno Ai 6373/1837, a. 1-2. B aoroHope npeaycmaTpnaaioTcn
H yCJIOBLIR H.71H nponaBoacTaa naaTencell 11 cnoco6ra HHHBHAanim 8HHOJIHSeHHOCT11, ocTars-
'Ham no ucTeveHnll aayxaeTHero cpoHa apenahi; cm. I. C. Filitti, y, con., emp. 206, cp.

cTp. 382-383. 0HonqaTeabHbrit npoeHT cm. nalele Parlamentare ale Rorntniei, T. VIII,
(1838), cTp. 123.

191 ge.no .14 637311838, yH. tboHa, a. 20, 179, 180.
192 geao .14 5686/1838, yH. cboHa.
193 IlepHentuda nopT He BLIBC1311H B 1838 I%
195 B aeae ne yHaaanra MeCTHOCTH, oTHyaa nponanognaca BLIB03.
195 Bee 110.11HtleCTBO 6b1H0 nuneaeno B ropoaa BnanH, T-1146py, Paxona, HHH011011b,

CB11111TOB, Pyce, TypTyHan, CuancTpa; B HHTifax OHTe11141AHOPO ilHHOBIIHICH He piaaaHe
pacnFeaeaenne no Hancaomy nopTy.

196 BHaiottaeT n 1 156 800 oica, oTnpaHaeuHme MexmeTy BelaciaeHan XacHaTaporny
oTpeaoH HpemeHir oT 24 OHTF161/11 XVI 5 aeHa6pn 1838 P., 11 116 500 ()Ha B ctieT Hananr-

CROPO 11HH0BIIHICH B BHAHIle.

1. Cep6fin 194

2. Boarapnn 195

443 150 2
4

200
966

920
175

2
4

644
966

070
175

3. BilanH 1 273 3001" 87 920 8 000 1 369 220
4. Rom + Paxorta 888 545 888 545
5. lIn6py 48 000 48 000
6. HHHOHOJI6 355 020 355 020
7. CB14111TOB 44 500 2 581 055 360 215 2 985 770
8. Pyce 66 005 524 600 590 605
9. PaanNe 19 560 19 560

HTOPO 1 273 300 1 088 525 3 010 080 1 327 965 7 167 095 13 866 965

ItanacDaT 193 BeHeT
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197 CBegeHHH JIH CBOJIHOR Ta6auurza 6LIJI1! B3FITIA H3 ByxapecTcHoro rocapxusa,
Banamme HaauageacTeo, 1838 r., geno Jil 5687 (Ilepueu), 5685 (HanaipaT), 5691 (BeueT),
5688 (30muuna), 5682 (gutypguty) H 5683 (OnTemma).

199 geno AT2 5688, H. 214-216.
199 ;10310 Al 5683, JI. 145, 270, 271.
200 OH Hte BBO3HH COM. H B 1834 r., cm. mime cTp. 453.
201 ARagemuu PHP, Pyr.s. pyis., 1033, a. 28-31. Cm. Taunte H JE(eao Js1J 5684/1838,

ByxapecTcluali rocapxue, HaeuageticTeo, a. 34.
202 Ho HanaciaaTa 1 156 800 oua H H3 BeReTa 518 525; cm. ByxapecTcuuti rocapxue,

Banammoe RamageitcTuo, geno A1 5686/1838, a. 229-232, 249 u geno NI 5691/
1838, JI. 113.

460 J. gatYPECRY 40

HepHme nocTasim Hatiagyieb H aHrycTe. ,11(o geita6pH, T.e. sa geThipe c nono -
BRHOVI MecH1a, BagaxHH HmHeaga 13 866 965 oua (17 694 247 uy). Ha nep-
BOM mecTe cTofiga ()m'exima e 7 167 095 olla, sa Heti caegosaga 3HmHH(ia
c 3 010 080, saTem ,i(Htyppuy, KagacDaT H BeueT. OaTeHHHa, 6bisma5i B
XVIII B. o6muHoHemibim cegom, 6garogapH HanpnateHHori pa6oTe c-Hoero
HopTa, B oco6eHHocTH Hoege 1834 r., B peayabTaTe onepaHati e coamo,
CTaHOBHTCH rOp0A0M.

Kau H B npegragymme 140A13I COJIb HaripasaHaacb B Hati6o.ilee upyrnme
ropoga Ha npaHom 6epery )2(yHaH.

110 cTpaHam aucHopT pacnpegegagcn caegymigHm o6pasom : Cep6Ha
iimnopTuportaga 2 664 070 oua, Boarapi4H 11 222 895 197 Hpo gama H
ye T Hp0H3BOJIHJIHCI3 no Hopmam HpOHIJIbIX JIeT. *HapfIgy C TypicamH B03-
pacTaeT IIHCJI0 igualen; rpeuoH, 6ograp, pymbni H cep6oH; B 3HMHHIle 011I1
HpeACTaBJIHIOT CO 60it 60JIMIIHHCTBO 113 Hcex ripysHinutix COJIb 199. Cpegti
HHX BbIikeJIHIOTCH H 60JIee upyrnime HmilopTepm, Hait HOHCTaHTHH

CTawinorgy OT uoTopmft Horpysma B OaTeHHHe B ouTH6pe
m-He 173 000 oFa, XplicTaite Xagnm geHuy 152 000, ATaHacHe HuoHomy
e gorompowi Ha 500 0.0, BHAPIIIHR B HoH6p e HepHylo qacm B 155 260 ouam,
Taioae Ha OJITeHHHbI. B ouTo6pe 0AOCTOHOtITeHHLIfI MeXeMeT acixixtum
XasHaTaporgy Ha BR gima» 200 saugiotmeT Ha 1839 r. sHataiTeabHuti go-
roHop Ha 15 000 000 oua (-1- 10% HpH6bigH), pacnpegegemme gag Horpysim
B caegymmtix nyHuTax: OaTeHHHa (5 000 000), 3HmHivta. (3 000 000),
,11Hiypgmy H BeueT (no 2 000 000), KagacDaT H IlepHeH (no 1 500 000) no
HeHe B OAHH HOBBIR Huycap sa CTO oua C yrigaToti Ha ripHeTaHH. COMBCHO
CT. 4 goroHopa MexemeT 90e1-1)111 110JIrIHJI, Hatuman OT gaTIA HOAHHCaHHH
gOr0B0pa, HCHJI1011HTeRIDHOe 'Taso npogaHm COJIH Ha 1014 OT LIyna. B go-
roHope TaRaKe oroHapHHaeTcH pVITM HOCTaBOH, yCJI0B1411 yrigami, npasHaa
JIYIKBH)laIHIPI B3aHMHLIX ge5HTOB H np. 201 172ue 24 ouTH6pH Hatiagacb no-
rpysua cHatiaga H KagacbaTe, aaTem H B BeueTe, sa cgeT HHAHHeitoro HM-
nopTepa. Taulim o6pasom, eme JE«) uoHga 1838 r. OH Honrilla 1 675 325 oua 202
Ero nocaamme HOCeTHJIH H IlepHeg c Heabro yeTaH0BJ1e11115I RoatrgecTsa
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41 OB aBOTIOPTE OrOall Ha PlatbIllOKHX POGYIKAPCTB 461

HviecTea codH, HaxogmHericH B Tame:mix nopToehtx am6apax 203
B 1.839 r. HpaBHTOBbCTBO Moagoeta pa3pa6oTaao npoeHT eitcnopTa

o6mero HompiecTea B 22 nnn Ann Oita, 118 HoTopmx MITI) C HOBOBVIHOIA MHJI-

JIHOHOB trepee l'aaaH, a ocTaamase trepee HopTrA cocexmero HHHHtecTea. Ho
nocHoabity cTopoHm He HpHuum H HaHomy-Jr.H6o coraamemno, npoAanta
npomeommaci, paegeamo, Hart H paHbrue 204. B TegeHHe 1841-1844 rr.
Baffaxna emeesaa 87 1.70 217 oita (111 229 197 Hr). Pearatit noAlem B 1844r.
AoBea cpeAmolo rogoemx nocTaeoH Tko meeTHaTmaTH C HOBOBHHOFI MHBBH0-
HOB, npextycmoTpenHylo aHenopTHIAM goronopom Ha 1840-1846 IT 205.
Bo raaee nopToe eTaffa anTeHHHa e 5 580 680 oRa, gem 061ficHneTea
paseHTHe error° HeHTpa B cepegHHe npom.11oro Berta; ea BHM caegyer BeHeT
H BrIptmoposa, nplitiem COXpaHHBIIIHOCHRHHFH He AalOT yT0411011H11 pac-
npege.HeHHH menmy BoarapHeti H Cep6Heti ebieeeeHHoro He Ba.maxHH HOJIII-
trecTsa COBH CBLIIII8 110 000 TOHH 206 npogoamancH H B ciejyIo-
uflie B 1847 r. cep6exHil non-HoeHHH AaeHca CHMH1I H matiop Mama
AllacTacHeeHq eamTuotialoT C pymmicHHm npaeuTemicTeom aHcHopTHEarf
gorosop cpoHom Ha 9 BOT C e »zero AHLIM BLIBOBOM COBH B HOBH,IOCTBO 16 000 000

orta 2°7.
Ta6.nuna ..Ag 5

Coeykonna 06 onenovre co= in Blnaxmi aa 1841-1844 IT."'

203 ,IATTeao J 5687 (ynomnnyThun Bblffle OHA), B. 21. 143 ir-leplletta MA303 COBH lle
nponasonnaca s 1818 r.; max awe, a. 27, 38, 39-40, 18.

204 C. Filitti, yn. con., cTp. 206-207.
205 Ha nepnon meniny 1840-1846 rr. 6yxapecTcsoe npasnTeabcTso orparnmiao

ronoson BbIB03 16 c II0J10BHHOR MH3IJI140113M14 osa B ron; cm. I. C. Filitti, y. cwt., cTp.
207. IIo csonse 1844 r. ascnopT COJIII H3 Bamaxmx s 1840 r. pasnnacn 3111111. 1 182 505 °Ha,
a ea nepnon 1840-1844 rr. 88 262 732 osa, nr4pa secbma 6anssan 1 wrory obnuenpn-
senenuoil Ta6ar1n1 xi 4. Byxap. rocapxing, Baaaurcsoe saanageticTso, Aeao xi 1624/1843,
a. 1479.

200 B nonecennnx 118 BlIptillOpOBLI yKa3b1Sa1OTC31 nena synnos; aeao
Ait 2263/1841, a. 380, 487, 610, 722 (pm. (Donn).

207 I. C. Filitti, yn. con., cTp. 366 it 382.
208 Ta6anga JI1 5 6biaa cocTanaena na OCHOBalIFIR BaHmax, conepncannuca B Amax

..1Th 2263/1841 n AI 1624/1843, s Byxap. rocapxuse, Baaam. saw!.

o

1841' 1842 1843 1844 Bcero sa
1841-1844

Bcero 3HcnopTH-
p0BaH0 14 259 610 14 925 475 16 474 140 41 510 992 87 170 217

Pacnpeamenue
ancnopma no
nopmam

Bmpturoposa 794 060 972 190 2 006 615 3 815 565 7 588 430
IiIssoapeae 858 355 1 788 832 2 647 187
BeseT 2 462 910 1 964 675 4 373 690 8 975 125 17 776 400
gacYPTPHY 2 577 520 2 577 520
Oamennna 11 002 640 11 988 610 9 235 480 24 353 950 56 580 680
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462 g. gHtYPECHY 42

B TegeHHe acero aToro Bpememd Typewdoe HpaBI4TeJII)CTB0 cogettcT-
BOBaJ10 gocTamie COJIII Ha Jor oT gyHaH. lipx ymemmemud Tamontemdoti
HoIIIJIHHLI B 1843 P. C 3% go 5% HommecTaa COJIH, BLIB03/1BIIII4eCH paHee
6e3 ormarrat HOIIIJIHHOti, OCT3JIHCI:. H B ga.naHamem ocao6oHtgemmimH, «aaR
3TO 61)IJIO yeTaHoBaeHo c gamudx apemem . IlpHHHTaH Mepa noHaamaaeT,
mame 6oaamoe maqemae HpHHaBaaH Typeipme BaacTH aTomy Hp0ayBTy
nepBoit He0 6X0)114MOCTII, BIABO3HMOMy C campa OT rgyHan 2".

*
CO6bITHH 1848 r. oTmegmoT Haqa.11o ROBA HCTOpHH Pymbrimi. Pallo-

MOHMI B BaHaxtm, TpaHCHJIbBaHHH H MOJIg0Be OTHpLIBalOT 6opb6y aa
coagamde HeaamdcHmoro H egmdoro pymmicHoro rocygapcma. lloaTomy
1848 PDXKOM BO Bcex Tpex rocygapcmax HOJIHTHITeCHII aaHaHrmaaeTcH TM-
CHITeHeTHHVI nepHog (DeogaaaHoro cTpofr. MLI HOHLIT31114Cb Hpocaegdm,
HaH paamdaaaaca TOprOBJIH COJIMO Ha BaanaHcaom HoHyocTpose B Teqemde
acero BTOr0 gaHmaaHoro nepHoga, Hamman eme c IX B., C mommrra Boa-
HHICHOBeHMI nepaaix rocygapcmemmix cbeogaaamax cbopmagmA Ha TeppH-
TopM1 PyMLIHHH. flpHHOCHBIIIIIit aHundTeamdade goxogat 3HcnopT COJIH
OCHOBIABaJICH Ha Tpyge pa5o.rdix H HpeCTIJIH H3 ce.; npriztpenaemnix It CoJIFI-
HLIM HOIIHM. PacripocTpaHmica H3 Hpyrumix HeHTpoa BammdcHoro no-
JryocTpoaa, Toproana COJIMO oxsaTkuda me, BITHOTb go cambix Headiatm-
TeablialX, noce.neHHH, COCTaBHB CIIJI0IIIHy10 ceTa, noapalBaHmuio mamo-
gyriaticmde TeppllTopmd OT Bearpaga go ROHCT3HTHHOHOJIH H OT ,406pygHt14
jo Maxegomm. 06dgee npegcTaBnemde o5 aTott caoHmoid gerrreaaHocTH c
ee COHHaJIMILIMH IIOCJIegeTBHHMH BO3MOMHO 6ygeT yeTaHOBHTL JIHIllb 'dome

H3rdem4H 06u1Ipnadx 6o.nrapcmdx, cep6cmdx, Typedumx H rpe=decludx ap-
XHBOB. Baarogapa qCOJIHHLIM goporam», HOCTOHHHO CBH3LIBaBIIIHM o6a 6e-
pera illyHaH,B O 6e cTopoHad HOCTOHHHO RUJO gammemde Ha doy H Ha cesep no;
HenpecTaHHo JII0gH nepeaoard.im H gpyrHe ToBapad H IIpOgyHTbI, a amecTe
C HHMH rtepexogmm c ogHott cTopodat Ha gpyrylo H macepa HcHyccma H
rmcama, Haaaamaan CBH3H H B DTHX o6JracTidx. C TaHoti Totma apeHHH Top-
rOBHH COJIMO pyMIAHCHHX rocygapcm npegcTaaaftaa co6ott ycToiltmaadti
cbaaTop CB11311 mmagy HapogamH BaaaalicHoro HoayocTpoBa.

2C9 M. Guboglu, Catalog, M 2772; I. C. Filitti, wc. con., cTp. 371-374.
210 B xxyx noxroToennemmx x xacTomgee xpemg x netiaTx pa6oTax Tesdturile din

Tdrile Balcanice In Tdrile Romtnesti, tn wat media x Breasla chiprovicenilor tn Tara Ro-
mtneascd In secolele XVIIXIX Pm mccaexyem xexoTopme Boxpocsx, cmaamme e
o6pauxam xxxxceimem Tosapoe, Tm. c Bamiaxmoro no.nyocTpoxa B pyMEIFICKHe rocy-
xapcTua.
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RUMÄNIEN UND DIE FRAGE DER BULGARISCHEN
FREISCHAREN (1866-1868)

von VLADIMIR DICULESCU

Parallel mit dem Zerfall der feudalen Produktionsverhältnisse
verstärkt sich im Ottomanischen Reich im 6. und 7. Jahrzehnt des 19. Jh.
der Kampf der Völker um ihre nationale Befreiung. Die Serben versuchen,
die letzten tiirkischen Garnisonen aus dem Gebiete ihres Staates zu ver-
treiben, die Griechen, die auBerhalb des 1830 1832 gegriindeten König-
reichs geblieben waren, kämpfen um die Ausdehnung der Grenzen ihres
neuen Staates ; die Bulgaren machen Anstrengungen, einen National-
staat zu griinden.

Das bulgarische Biirgertum hatte nach dem Krimkrieg eine Ent-
wicklungsstufe erreicht, auf der die tiirkische Feudalherrschaft es immer
stärker daran hinderte auf dem Weg der kapitalis tisthen Ent wicklung vor-
waits zu schreiten.

Innerhalb dieser verschiedenartigen wirtschaftlichen und politi-
schen Interessen und Bestrebungen war die Lage der Bulgaren um so
komplizierter, al s sie an zwei Fronten kämpfen muBten : einerseits gegen
die Herrschaft des Ottomanischen Reiches, andererseits gegen den grie-
chischen Klerus hinsichtlich der Schaffung einer nationalen Kirche.
Deslialb verstärken sich die Bemiihungen -um die Griindung eines Natio-
nalstaates und nehmen neue Formen an. In den Jahren vor dem Krieg
und unmittelbar nachher hatte die bulgarische Befreiungsbewegung ein
eher spontanes Gepräge ; der Kampf wurde von biirgerlichen Kräften
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464 VLADIMIR DICULESCU 2

unorganisiert gefiihrt. Während des Krieges war es George S. Rakowski
der es einigermaBen versuchte, die Volksmassen fiir die revolutionäre B ewe-
gung zu gewinnen. Die historischen Bedingungen jener Zeit hatten jedoch
zur Folge, daB seine Versuche keine konkreten Formen annehmen konnten.
Um eine Erfahrung war man jedoch reicher geworden. Rakowski gelangte
zur rberzeugung, daB fiir die Reorganisierung der Bewegung eine zen-
trale Fiihrung notwendig war und er erkannte die Rolle, die den inlän-
dischen Geheimkomitees zukommt. Gleichzeitig gab er sich davon Rechen-
schaft, daB ein reguläres revolutionäres bulgarisches Heer geschatfen
werden muB, dem sich auch die Haidukenfreischaren anschlieBen sollen,
die bisher ohne gegenseitige Verbindung gekämpft batten" 1

Die Organisierung eines Heeres auBerhalb der Landesgrenzen, das
gegen die Truppen der Unterdrücker kämpfen, nachher ins Land kommen
und das ganze Volk fiix den Kampf gewinnen, oder die Bildung von Frei-
scharen im Ausland, die ins Land eindringen und die Volksmassen zum
Aufstand aufrufen sollten, all dies waxen Ideen, die in der Mitte des
19.Jh. auch die ungarischen, polnischen oder rumänischen Revolutionäre
verwirklichen wollten. Als Rakowski sich nach dem Krimkrieg im Jahre
1856 in Nowisad in Osterreich aufhielt, wo er die Zeitung Bi.nrcpcica
wieefinga" herausgab, bemiihte er Bich zugunsten der revolutionä-
ren Zusammenarbeit mit den Serben und Griechen, um die anti-
ottomanische nationale Kampffront zu stärken. Die Bulgaren und.Serben
haben die gleichen nationalen Interessen", schrieb er in einer damals in
Serbien gedruckten Bekanntmachung 2. Wegen verschwörerischer Tätigkeit
verfolgt und des Landes verwiesen, kehrte er im Jahre 1860 nach ver-
schiedenen Wanderfahrten durch Rumänien und RuBland zuriick
und lieB sich in Belgrad nieder. Die gespannten Beziehungen zwischen
Serbien und der Tiirkei schienen einen bewaffneten Konflikt anzukiindigen.
Zur Verteidigung der gemeinsamen Interessen beantragte er die Schaffung
revolutionärer Geheimkomitees in einer Reihe bulgarischer Städte. Im
Frithjahr des Jahres 1861 wurde in Belgrad die bulgarische Legion"
gegrilndet, die nahezu 600 junge Bulgaren zählte, von denen die meisten
in den folgenden Jahren eine bedeutende Rolle in. der politischen Emi-
grationstätigkeit spielen sollten (W. Lewski, Iwan Kassabow, Stefan
Karadsha u. a.).

D Kossew, Hoeas ucmopus Bonoapuu, Moskau, 1952, S. 281-282.
2 D. Kossew, Jlenuuu no mom 6zneapcna ucmopun, Sofia, 1951, S. 165.
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3 Ein Mitglied dieser Gruppe schrieb damals : Eines Tages rief uns Rakowski zu
sich, sagte uns, wir sollten uns nach Rumänien begeben und gab jedem von uns zwei Dukaten.
Dort (in der Belgrader Legion, Anm. d. fibers.) gab es fast 500-600 Bulgaren. Die Gestin-
desten und Kräftigsten schickte er nach Rumilnien ; den anderen, die er sehr gut kannte,
bedeutete er, sie mögen gehen, wohin es ihnen beliebe. Nicht jeder Mensch ist jeder Arbeit
fähig, sagte er ; fiir die Arbeit, die uns geblieben ist und die wir in Rumänien organisieren
werden, brauchen wir reife und gestählte Menschen. Und tatsächlich machten sich nahezu
200 Mann auf den Weg nach Rumänien, einer tiichtiger als der andere. Nach uns machte
sich auch Rakowski auf den Weg". Christu Makedonski, 3anucnu ..., Sofia, 1896, S. 33.

4 Iwan Kassabow, Mourne cno.stenu om eaapaatcamemo na Ez.mapus, Sofia, 1905,
S. 41-42.

3 RUMANIEN UND DIE FRAGE DER BULGARISCHEN FREISCHAREN 465

Im Jahre 1862 besserten sich jedoch die serbisch-tiirkischen Be-
ziehungen, so daB die serbische Regierang die Legion auflöste und der
Mittelpunkt der revolutionären Tätigkeit nach Rumänien verlegt wurde 3.

Hier lieBen sich die jungen Revolutionäre in verschiedenen Städten
und Dörfern nieder, wo sie Bekannte und Beziehungen hatten. Gleich
von Anfang an wurden ihre Aktionen Tom rumänischen Volk mit Sym-
pathie betrachtet, und die rumänische Regierung und gewisse politische
Kreise sahen in ihnen einen Faktor, der zur Schwächung des Tiirkenreiches
beitragen konnte, was auch den Interessen der rumänischen Bourgeoisie
entsprach. Beztiglich der Hahung des rumänischen Volkes der bulgari-
schen revolutionären Bewegung gegeniiber ist wohl das Zeugnis Iwan
Kassabows, eines der Emigrantenfiihrer, bezeichnend : Hier in Rumänien
fiihlte ich mich sehr ruhig und in jeder Hinsicht zufrieden. Der Freiheits-
geist der Rumänen und der hier lebenden Bulgaren machte auf mich
einen starken Eindruck. Weder der rumänische Staat noch die Rumänen
im allgemeinen bereiteten der bulgarischen Gemeinschaft beziiglich der
nationalen Entwicklung auf dem Gebiete des Schulwesens oder der revolu-
tionären Tätigkeit irgendwelche Schwierigkeiten. Jeder kann im Einklang
mit seinen nationalen Interessen... frei denken und handeln, wie er es
für richtig hält. Gleich war es mir klar, daB hier der freieste Platz fiir
die politischen und revolutionären Aktionen der Kämpfer Mr die bul-
garische Wiedergeburt sei. Ich begann zu verstehen, daB man von hier
aus groBe Taten fiir die Iefreiung Bulgariens unternehmen könne" 4.

Innerhalb der bulgarischen Emigration in Rumänien bildeten Bich
mit der Zeit drei politische Strömungen. Das Komitee der Alien oder
der Wohltätigkeitsvereine", das geheime bulgarische Zentralkomitee
und die von Rakowski geleitete revolutionäre Gruppe der jungen Bul-
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5 Vgl. auch K. Marx, Fr. Engels, Einleitung zu Opere, 10. Bd., S. XIX (rum. Ausg.).
In der vorliegenden Untersuchung wird auf die Frage der Ideologie dieser Gruppie-

rungen nicht eingegangen. Dazu siehe : Al. Burmow, Esnzapcnu peeomoquonex uenmpartett
icomumem, Sofia, 1943, sowie den Aufsatz desselben Verfassers : Taex zieumpa.aen 6bizzapcxu
Nomumem, in 14cTopnriecnn nperneg, 2/1960. Wir bescluanken uns auf die Darstellung der
Haltung Rumiiniens gegeniiber der ganzen politischen Tätigkeit der bulgarischen Emigration.

7 C. N. Velichi, Relaliile romlno-turce In perioada februarie tulle 1866. Arlin-
;area Comitetulut Central secret bulgar de la Bucurefli ;i legdturile acestuia cu guvernul
romln, In Studii", 1963, 4, S. 847.

Iwan Kassabow, a.a.0., S. 47.
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garen jede dieser Gruppen sah einen anderen Weg zur Befreiung vom
tiirkischen Joch. Das Somitee der Alten rechnete nur auf die Mlle RuB-
lands und demzufolge war seine ganze Tätigkeit an die AuBenpolitik der
Zarenregierung gebunden. Die um Rakowski gescharten Revolutionäre
sahen in der national-demokratischen Revolution den Weg der Befreiung 5.
Die dritte Strömung vertrat den Standpunkt der Zusammenarbeit und
neigte zur Herbeifiihrung eines Kompromisses rait der tiirkischen Re-
gierung. In den Jahren 1866-1868 waren alle diese Strömungen gleich-
zeitig und parallel tätig 6.

Nach einer Zeit verringerter Tätigkeit, ist das Jahr 1866 fiir
alle bulgarischen Emigranten ein AnlaB zu konkreten Taten, zufolge
der Absetzung des Fiirsten Cuza, des Ausbruchs des Aufstandes in
Kreta und des Druckes Serbiens, um die tiirkischen Gandsonen zu eva-
kuieren. In Rumänien hatte am 11. Februar ein Staatsstreich statt-
gefunden, der zur Absetzung Onzas durch die zwischen der Bourgeoisie
und den GroBgrundbesitzern geschlossene Koalition (monstruoasa
coalitie") fiihrte. Dadurch verwickelte sich die Lage Rumäniens. Es war
zu erwarten, daB die Tiirkei, welche die Vereinigung der Fiirstentiimer nur
auf die Zeit der Herrschaft Cuzas zugelassen hatte, versuchen werde die
Riickkehr zur alten Sachlage durchzusetzen. Mitte März liefen sogar
Geriichte um, daB die Pforte ein Heer von etwa 20 000 Mann an
die Donau und andere 10 000 Mann nach Schumla geschickt hätte 7.
Angesichts dieser Lage fiihren Vertrer der rumänischen Amtskreise
wahrscheinlich in der ersten Märzhälfte, Verhandlungen mit Rakowski,
dem Fiihrer des revolutionären bulgarischen Fliigels im Hinblick auf
die Vorbereitung eines Aufstands in Bulgarien. Der Plan, im Falle der
Absetzung Onzas eine solche Bewegung auszulösen, diirfte schon im Jahre
1865 vorgeschlagen worden sein8. Die Verhandlungen fiihrten jedoch
zu keinem Ergebnis. Die Ursachen, die ihre Unterbrechung bestimm-
ten, sind nicht bekannt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daB
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9 Dies war das Kontigent von Freiwilligen, auf das sich Rakowski stiitzen wollte.
" Er war bulgarischer Herkunft, in BrAila geboren, hatte die Rechtsfakultät beendet,

und in Berlin die Doktorwiirde erlangt. Nachher war er in Rumänien Staatsanwalt,
Richter und nun Advokat. Iwan Kassabow, a.a.0., S. 55.

n In Brälla geborener Bulgare, gliihender Patriot. Ebd.
12 Er hatte enge Beziehungen zu jener Gruppe gehabt, die die Absetzung Cuzas orgn-

nisiert hatte. Nun war er Kommandant der Nachtpolizei. Ebd., S. 56.
12 Der Text dieses Dokumentes ist bulgarisch und rumanisch bel Iwan Kassabow

veröffentlicht, a.a.0., S. 62-64. Punkt V gibt auch die Mittel zur Erreichung des gesteckten
Ziels genauer an und erwähnt unter anderem : Griindung und Entsendung von Gruppen
nach Bulgarien und insbesondere ins Balkangebirge, wenn es das rumlinische und bulgarische
Komitee fiir notwendig halten. Diese Gruppen sollen die Kräfte und Garnisonen des Feindes
ständig beunruhigen; das hiesige Zentralkomitee wird mit Hilfe von Flugblättern die Bewe-
gung und die dortigen Komitees werden dieses Werk durch alle ihnen zu Gebote stehenden
Mittel unterstiltzen und Mannschaften aufstellen".
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die Aussicht der Bildung eines bewaffneten Korps von 5 000 fremden
(bulgarischen) Freiwilligen 9, unter Fiihrung eines allgemein bekannten
Anhängers der Regierungsgrundsätze Cuzas, wie es Rakowski war, in der
damaligen unsicheren inneren Lage danach angetan wax, die Gegner
des gewesenen Herrschers zu beunruhigen. Da Rakowski kurze Zeit
nachher einen eventuellen trbergang der tiirkischen Truppen ans linke
Donauufer befiirchtete, verlieB er Bukarest.

Die Verhandlungen zwischen den rumänischen maBgebenden Stellen
(durch C. A. Rosetti vertreten) und den bulgarischen Fiihrern wurden
von Iwan Kassabow wieder aufgenommen. Kassabow war gegen die
Schaffung von Freiwilligenkorps. Hingegen machte er den Vorschlag,
ein geheinaes Zentralkomitee zu griinden, das in etwa drei Woollen einen
Aufstand in Bulgarien organisieren sollte. Der Vorschlag wurde auch
rumänischerseits angenoramen. Ein Dokument Sacra coalitiune Intre
Romini §i. Bulgari" (heiliges Biindnis zwischen Rumänen und Bulgaren)
wurde im Laufe des Monats April verfaBt. Rumänischerseits beteiligten
sich an den Besprechungen C. Ciocirlan, Grigore Serurie und Eugeniu
Carada und bulgarischerseits Dimitrie Diamandescu 1°, Stefan Reapow 11,
die Kaufleute Iwan. Adshenow und Atanas Andrejew, sowie Haralambie
Searow 12 Das Dokument sah die Schaffung von zwei bulgarischen Ge-
heimkomitees vor, eines in Serbien und das andere in Bulgarien ; jedes
davon hatte seinerseits das Recht, Filialkomitees zu griinden. Sie ver-
folgten das Ziel die Bevölkerung fiir eine allgemeine Revolution gegen
den gemeinsamen Feind der christlichen Völker des Orients vorzuberei-
ten" 13. Die rumänische Seite behielt -sich das Recht vor, Verbindungen
zu anderen revolutionären slawischen und griechischen Komitees auf-
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zunehmen, um die revolutionke Tätigkeit zu koordinieren. Die rumä-
nische Seite erhielt auch die Aufgabe undVerpflichtung Geld, Waffen,
Kriegsmunition,Kleidung und Existenzmittel" zur Verfiigung zu stellen,
Bowie jedwelche andere Unterstiitzung materieller und moralischer
Natur, Bowie Mittel far den liTnterhalt eines oder mehrerer Abgesandten
nach Europa, um die Unterstiitzung der Presse zu gewinnen" 14.

Inzwischen zog sie sich aber aus dem geplanten Biindnis zuriick,
da sie die Unzulänglichkeit der Informationen iiber die Militär-
aktionen siidlich der Donau erkannte.

Vom Standpunkt der Interessen Rumäniens hatte das hall&
Biindnis" keinen Sinn mehr ; die Tätigkeit des geheimen bulgarischen
Zentralkomitees wurde auf eigene Verantwortung und mit vollem Ein-
verständnis der rumänischen Behörden fortgesetzt 15 Der Austritt der
rumänischen Vertreter aus dcm Biindnis erleichterte es der rumä,nischen
Regierung, gegen eine eventuelle Anschuldigung von Seiten der europäi-
schen Regierungen sie leiste der Tätigkeit der bulgarischen Enaigranten
Vorschub, Stellung zu nehmen. In Anbetracht der Tatsache, daB
Rumänien starke Sympathie für die bulgarische Befreiungsbewegung
bestand, ergriffen die rumänischen Behörden weder in den folgenden
Monaten, noch in den folgenden Jahren irgendwelche MaBnahmen, um
die politische Tätigkeit der bulgarischen Emigranten zu behindern. 16

Erst ira Mai, als die suzeräne Macht ernsthafte, den Försten-
tömern feindlichgesinnte, militkische Aktionen unternahm, sah sich
Rumänien seinerseits gezwungen, MaBnehmen zu ergreifen, um einem

14 Ebd., S. 63-64.
Iwan Kassabow, der Fiihrer der bulgarischen Gruppe schreibt hierzu : ... eines

Tages sagte uns Clocirlan, daft unsere Unterschriften (auf dem Biindnisdokument Anm.
d. Verf.) nicht mehr notwendig seien, und daß wir uns nicht mehr treffen könnten
aber ihr könnt weiterarbeiten, so wie wir dbereingekommen sind s, und so wurde das Biindnis

nicht mehr unterschrieben". A.a.0., S. 57.
16 Der gleiche Verfasser von Denkwiirdigkeiten schreibt, dafi er kurze Zeit nach der

Thronbesteigung Carols I. von einem der Minister ins Ministerium gerufen wurde Ich
ging hin und trat bei ihm ein. Er sagte mir ; Jetzt braucht Rumänien Frieden und Ruhe ;
deswegen wird es gut und verniinftig sein, wenn wir die Tätigkeit der bulgarischen Komitees
in Rumänien einstellen s. Solche Worte in Rumlinien zu hören, beeindruckten mich und ich
fragte ihn : Aber wir sind doch frei, fiir Bulgarien tätig zu sein?*. Er sah mich an und
sagte Wenn es sich um Bulgarien handelt, mischen wir uns nicht ein und wir wiinschen
Ihnen sogar groBen Erfolg, aber arbeiten Sie AuBerst vorsichtig und geheim, so dall uns
keinerlei Verdacht treffen kann, dal] wir Sie anstiften ...", a.a.0, S. 72. Im Zusammenhang
mit diesen Verhandlungen siehe auch Petre Constantinescu, Rolul Romtniei In epoca de regene-
rare a Bulgariei, Jassy, 1919, III + 102 S.
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17 C. N. Velichi, a. a. O., S. 857. Die hundert, vom Verfasser auf S. 856,
erwähnten Freiwilligen wurden wahrscheinl ch Ende März rtkrutiert, und nicht jetzt,
Anfang Juni. Hinsichtlich des Datums des Heil gen Btindnisses" bestehen wir auf die
alte Chronolog e.

18 Chr. Makedonski, a. a. O.. S. 37.
19 D. Kossew, Hoeas ..., S. 296.
20 Chr. Makedonski, a.a.0., S. 38-39.

7 RUMANIEN UND DIE FRAGE DER BULGARISCHEN FREISCHAREN 469.

eventuellen Angriff aus den]. Siiden vorzubeugen. Bei dieser Gelegen-
heit hat die rumänische Regieru.ng auch. eine Anzahl Freiwilliger
eingestellt, jedoch ohne sich noch an das Geheimkomitee zu wenden,
welches fortbestand 17. Diese Freiwilligen wurden alle in Einheiten
der rumänischen Armee eingereiht ; teilweise waren sie in rumänische
Uniform eingekleidet und in Giurgiu konzentriert, teilweise uneinge-
leidet in den nahegelegenen Dörfern. untergebracht.

Die Mannschaft wurde von den Offizieren und Unteroffizieren der
rumänischen Armee ausgebildet 18.

*

Als Rakowski im Herbst des Jahres 1866 nach Bukarest zuriick-
kehrte, zeigte er sich mit der Tätigkeit der Kassabow-Gruppe äußerst
unzufrieden. Da es ihm gelang, die Mehrzahl der Jugendlichen mit revo-
lutionären Ideen um sich zu scharen, richtete er seine ganze Tätigkeit
auf das Organisieren von Freischaren. In den letzten Monaten des Jahres
1866 schuf er die Grundlagen einer neuen revolutionären Organi-
sation Bspxouno He poano 61arr pp} o TFuno rpqatutalicEo HatiancTso"
.(0berste geheime völkische bulgarische Fiihrung) genannt, die dazu be-
stimmt war bewaffnete Freischaren aufzustellen, sie nach Bulgarien
mu entsenden und anzuführen" 18. Gemäll seinen Weisungen beschäftigte
sich die Gruppe der Revolutionäre, die sich in Braila aufhielten, im Winter
des Jahres 1866-1867 unter Fiihrung von Stefan Karadsha mit der
Herstellung von 1VIunition, in Werkstätten die in Kaufläden und Herbergen
dieses Ortes verb orgen waren. Der Sitz Rakowskis und der revolutionären
Organisation befand sich auf dem von Nikola Balkanski (einem Verwand-
ten Rakowskis) in Tiganca gepachteten Gut 2°. Zur gleichen Zeit bilde-
ten sich yier kleinere bulgarische Freischaren , die nach Bulgarien ziehen
und dort einen Aufstand entfesseln sollten. Panait Chitow, Filip Totiu,
Stefan Karadsha, Hadshi Dimiter warden zu Fiihrern dieser Freischaren
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ernannt. Da Rakowski erkrankt wax, konnte er diese Freischaxen nicht
organisieren und nicht nailer fiihren. Die Vorbereitungen, die in Bukarest
in Hinblick auf die Organisation eines Aufstandes in Bulgarien getroffen
warden, waren sowohl den tiixkischen als auch den listerreichischen
Behörden bekannt 21, die seit jeher Gegner aller nationalen Befreiungs-
tendenzen an den Grenzen des habsburgischen multinationalen Reiches
waxen.

Um die benachbarten Regierungen zu beruhigen, erklärte der
Vorsitzende des Ministerrates Rumäniens am 5/17 März 1867, daB er die
strengste Neutralität bewahren werde 22 Trotz dieser offiziellen Erklä-
rungen war die Lage eigentlich anders. Ein kennzeichnendes Beispiel in
diesem Sinne war der Widerhall, den eine in Galati erschienene Ramie
Bulgariei" (Die Wunden Bulgariens) betitelte Broschiire in der Presse
fand. Das Regierungsblatt nahm nur deshalb dagegen Stellung, weil sie
unter zaristischer Beeinflussung gedruckt worden sein sollte 23 Die ka-
tegorischen Erklärungen des geheimen Zentralkomitees, die den Verdacht
einer fremden Beeinflussung beseitigten, waren dazu angetan, nicht nur
die Besorgnisse der Zeitung Romlnul" zu beheben, sondern hatten
sogar eine offene Sympathieerklärung fiir die bulgarische Befreiungsbe-
wegung zur Folge. Diese Erklärung entsprach vollkommen den Gefiihlen
des rumänischen Volkes 24. Gleichzeitig stieg die Zahl der bulgaxischen
Emigranten in Rumänien an 25 Nebenbei sei erwähnt, daB zugleich mit
den Aktionen der oben erwähnten Gruppen die politi.schen Ereignisse
des Jahres 1866 auf der Balkanhalbinsel auch die Gruppe der .Alten" in
Bukarest in Bewegung setzten. Diese waren im Wohltätigkeitsverein"
organisiert und vertraten insbesondere die Grakaufmannschaft und

21 Baron Prokesch-Osten berichtete am 11. Januar 1867 aus Konstantinopel folgendes
an von Beust : Aus Berichten des Freiherrn von Eder wird Eurer Exzellenz nicht entgangen
sein, dan man sich in den Fiirstentiimern bemiiht, in Bulgarien den NationalitAtenschwindc/
anzuregen". goRymewril ea 57.3IrapcHaTa ucTopm, (Bd. V, Sofia, 1948, S. 68, im folgenden
kurz als Aincymelini bezeichnet).

22 Am 1. Mdrz 1867 kam die Regierung C.A. Kretulescu ans Ruder.
" Romlnul", 15.111.1867, S. 1.
24 Romlnul", 24.111.1867, S. 1.
25 Es mul3 die Tatsache hervorgehoben werden, dan mit dem Anstieg der Emigran-

tenziffer mehrere bulgarische Komitees gegrilndet wurden (Bukarest, BrAila, Galati,
Turnu MAgurele u.a.), in denen sogar Staatsbeamte tAtig waren. Romlnul", 25.IV.1867, S. 1.
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29 Siehe dazu den Bericht des Vertreters des listerreichischen Konsulats in Rus-
tschuk, Martyst, an von Beust, vom 16.1.1867, in dem mitgeteilt wird, clan in Bukarest ein
Komitee tätig ist, dem Priester, Bankiers, Kaufleute, Arzte, gröDtenteils Intel!ektuelle und
wohlhabende Persönlichkeiten angehören. Die Gruppe druckte Ende des &dues 1866 in der
Nationaldruckerei Bukarest eine Broschiire La Bulgarie devant l'Europe", die heimlich in
Bulgarien verbreitet wurde. Siehe in demselben Bericht auch die Zusemmcnfassung der Bro
schtire. goRymewrg, Bd. VI, Sofia, 1951, S. 188-192.

27 D. Kossew, Hoeas ..., S. 299.
28 Far die Tätigkeit Lewskis in Rumänien siehe : Iwan Undshiew, Hams Jleecn,u,

Sofia, 1945, 1150 S.
29 Hier der Text der Bekanntmachung (Bekanntmachung der Regierung an die

Bulgaren) : Es ist selbstverständlich, daD anläDlich der Unruhen, die die christli( hcn I biker
des ottomanischen Reiches erfaDt haben, zahlreiche Christen aus der Tiirkei, die sich in Pt rnä-
nien aufhalten oder verschiedener Geschäfte wegen hierher gekommen sir d, es 'Dr ihre Pflicht
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einen Teil der Intellektuellen 26. Gemäß ihren Anschauungen und Klas-
seninteressen wiinschten sie die Befreiung vom tiirkischen Joch, hiiteten
sich aber vor revolutionären Vorgehen. Demnach arbeiteten sie mit der
revolutionären Gruppe zusammen, doch nur dann, wenn dies ihren Inte-
ressen entsprach.

Die Rakowski- Gruppe verfiigte nicht iiber genügend Geldmittel, um
die Freischaren zu bewaffnen und zu verpflegen. Angesichts dieser Lage
verlangte Panait Chitow vom Wohltätigkeitsverein" Hilfe. Christu
Georgiew, der Leiter der Alten", stellte eine Geldsuname zur Verfiigung
mit der eine Freischar nach Bulgarien geschickt werden sollte, um fest-
zustellen, ob dort giinstige Bedingungen fiir den Ausbruch eines Auf-
standes bestiinden, ihn aber keinesfalls entfesseln diirfte. Der bulgarische
Bankier betonte dies Panait Chitow gegenüber mit besonderem Nach-
druck 27.

Am 28. IV./10. V. setzte eine Freischar von nahezu 30 Personen
unter Fiihrung von Chitow bei Turtucaia iiber die Donau. Zu ihr ge-
hörten bedeutende Revolutionäre, wie Wasil Lewski 28, Sheliu. Tschernew,
Iwan Kyrschowski. Einige Tage später folgte die aus 35 Mann bestehende
Freischar unter der Fiihrung von Filip Totiu (17./29.V.).

Die revolutionären Unruhen in Bulgarien, die zum größten Teil
in Rumänien yorbereitet wurden, verpflichteten die rumänische Regierung,
die auf diplomatischem Wege die Einhaltung der Neutralität versprochen
hatte, formal am 28.V./9.VI. in einer amtlichen Bekanntmachung
sowohl von ften Bulgaren, als auch von den mit ihnen sympathisierenden
Rumänen zu fordern, durch ihre politische Tätigkeit den rumänischen
Staat nicht in eine schwierige Lage zu bringen 29. Als VorsichtsmaBregel
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erteilte die rumänische Regierung gleichzeitig den örtlichen Behörden
die Verfiigung, die MaBnahmen zur Auslieferung revolutionärer Emigran-
ten zur Anwendung zu bringen 2° Zufolge dieser Verfiigungen wurde am
24.V./5.VI. bei Turnu Mägurele eine Gruppe von 40 jungen Bulgaren
vom Präfekten von Teleorman entwaffnet Dieser Zwischenfall konnte
jedoch dank der Intervention Haralambie Searows bei den rumänischen
Behörden leicht beigelegt werden. Hervorgehoben sei die Tatsache, daB
niemand den Tiirken ausgeliefert wurde 31, was den bekannten freund-
schaftlichen Gefühlen des rumänischen Volkes fiir den Kampf der bulgari-
schen Emigranten zu verdanken war.

Eine Bestätigung der Sympathie, mit der Rumänien die bulgarische
revolutionäre Bewegung betrachtete, ist auch die verurteilende HaItung
der Zeitung Rominul" gegeniiber den Greueltaten, die die Tiirken an den
Freischaren und an der Bevölkerung Bulgariens veriibten 32

Wie erklärt sich in diesem Fall das mangelnde Verständnis gewisser
politischer Kreise fiir die Mlle, die die bulgarische Bewegung russischer-
seits erhielt 7

Die Haltung der rumänischen Regierung im Jahre 1867 hing von
ihrer allgemeinen AuBenpolitik ab. Da Rumänien sich von der allgemeinen

halten, auch auf fremdem Boden unaufhörlich fiir die Interessen Hirer Nation tiitig zu sein.
Ebenso natiirlich ist es, daB die jahrhundertealte, ununterbrochcne Frcundschaft mit den
Religionsgenossen vom anderen Ufer der Donau und jenscits des Balkangebirges lcbhaftcste
Sympathie in den Herzen der Rumänen erweckt.

Rumänien ist jedoch durch die diplomatischen Akten, die ihm die Autonomic zuerkannten,
Akten die es anerkannt hat, verpflichtet, Neutralitiit zu wahren ; die Einhallung dieser Ver-
pflichtung ist fiir Rumänien eine Bedingung des Friedens, eine Gewälr seiner nationalen Existenz,
and die Loyalität die wichtigste Tugend der Nationen und Einzelpersonen verpflichttt es,
diese Versprechen redlich zu erfiillen. Die rumänische Regierung hält es fiir ausreichend,
sowohl Fremde als auch Rumänen auf diese Sachlage hinzuweisen, damit wcder die einen
noch die anderen den geringsten Zweifel beziiglich des Verhaltens hegen, zu dem sic als Gäste
oder als Staatsbiirrr verpflichtet sind. Die ersteren milssen erkennen, daß Vaterlandsliebe
zwar eine erhabene Tugend ist, jedoch nicht weniger wichtig als die Achtung der Lebens-
intaressen einer Nition, die ihnen stets briiderliches Asyl gewährte. Die Rumänen hinwieder
müssen sich darfib3r im Klaran sein, daB sie falls sie sich von einer Gefählsregung hinreiBen
1 issen, ihren Briidern nicht helfen, jedoch ihre eigene Existenz kompromittieren können.
Welches immer auch die persödlichen Gefiihle der Manner, die die Regierung bilden, sein mögen,
so ist sie entschlosssen, getreu den Interessen des Landes, getreu dem den gesetzgebenden
Kammern vorgelegten Programm fiir strenge Einhaltung der Neutralität des Landesterrito-
riums zu sorgen. D3shalb werden alle jenc, die die obigen Erwägungen nicht beachten und so
die Regierung in die schmerzliche Notwendigkeit versetzen, auch nur eine einzige ZwangsmaB-
aahme zu ergreifen, eine schwere Verantwortung auf sich laden". Rominul", 29.-30.V.1867,
S. 1-2, nach dem Amtsblatt Monitorul Oficial" vom 28.V., S. 1 wiedergegeben.

20 Was die Bulgaren anbetrifft, hatten sie darunter nicht zu leiden. Die Nichtanwen-
dung dieser Vcrfiigung wird einen Anklagepunkt darstellen, den die konservative Opposition
gegen die Regierung ins Treffen fiihren sollte.

31 Vladimir Diculescu, Din corespondenla lui George S. Racovski in 1867. Auszug aus
Studii", X (1957), 6, S. 134-135.

Vergleiche die Artikel und Informationen, die im Laufe der Monate Juni und Juli
1867 veröffentlicht wurden.
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13 C. 4223

33 Rom1nul", 6.VII.1867, S. 1.
" Romlnul", 18.IV.1867, S. 1. und Independenta Romtnfi", 16.VI.1867, S. 1.
34b Im Zusammenhang mit oben bers3its Gesagtem, betonen wir, daB es derzeit in

Rumänien Strömungen gab, die zur politischen Tätigkeit der bulgarischen Emigration
vet schieden eingestellt waren.

Der Gedanke der Beseitigung der Vasallität zum Ottomanischen Reich war im
Volke tief verwurzelt. Gleichzeitig war vorwiegend der an die Industrie gebundene
Teil der Bourgeoisie auch damn interessiert, weil die Abhängigkeit die industrielle
Entwicklung hinderte. Desha/b sympathisierten sowohl die Volksmassen als auch
dieser Teil der Bourgeoisie mit jedweder Bewegung die zur Schwächung der suzeränen
Macht im Balkan fähren könnte, ja sie unterstfitzten sie sogar. Die dritte, besonders um
die konservative Partei gruppierte Strömung, war diesen Bewegungen völlig feindlich
gesinnt und verurteilte jede ihnen geltende Sympathiebezeugung und Ermutigung.

35 Der Aufstand war im Sommer des Jahres 1866 ausgebrochen.
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französischen Politik beeinflussen lieB, und die französischen Politiker die
Tatsache, daB RuBland die nationalen Befreiungsbewegungen auf dem
Balkan unterstiitzte, nicht gerne sahen, da dies den französischen EinfluB
in diesem Teil Europas beseitigen sollte, verurteilte die rumänische Re-
gierung ihrerseits die Hilfe, die RuBland den Völkern siidlich der Donau
gewährte. Ja noch mehr, die Zeitung Rominul" forderte die Fiihrer
der bulgarischen Bewegung auf, ihre Blicke nach Frankreich zu richten,
um die Hilfe Frankreichs zu erhalten 33.

Im Gegensatz zur Politik der Regierung war die konservative Partei
ein leidenschaftlicher Vertreter der Politik des Wiener Hofes, ein Gegner
jedwelcher Bewegung revolutionären Charakters. Der Haltung getreu,
welche die Konservativen auch gegeniiber den politischen Anderungen
eingenommen hatten, die sich nach dem Pariser Frieden in Rumänien
vollzogen, erscheint in der Independenta romin5," (eine Zeitung, die
die politischen Interessen und Auffassungen der GroBgrundbesitzer zum
Ausdruck brachte), die Ansicht, das bulgarische Volk befinde sich auf
einer zu niedrigen Entwicklungsstufe, um einen nationalen Verfassungs-
staat griinden zu können 34.

Die ausländische Presse und Diplomatie, auch von gewissen aus
Rumänien kommenden Geriichten aufgehetzt, richtet eine Reihe äuBerst
scharfer Angriffe gegen die Haltung Rumäniens34b. Die GroBmächte waren
durch die Tatsache alarmiert worden, daB der rbergang der Freischaren
fiber die Donau zugleich mit dem verschärften Kampf der Kreta-
Aufständischen stattfand 35, was die innere Lage des Ottomanischen
Reiches komplizierte.

Angesichts der Proteste, die insbesondere von Seiten der Tiirkei
erfolgten, erklärte der rumänische AuBenminister dem GroBwesir Aali
Pascha, daB die politische Tätigkeit verschiedener Individuen und der
rbergang iiber die Donau nicht verhindert werden könne, da sie sich
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as Archiv des AuBenministeriums, Bd. 126, Dossier 101 (1867-68) Blatt 136-137.
87 Le gouvernement roumain non seulement n'a pas favorisé de tels mou-

vements, mats encore il a fait tout ce qui était possible pour annuler complètement en Rou-
manie la tendance propagandiste de ces comités clandestins, composés en totalité de sujets
étrangers: ceci en dehors de tout recours it des mesures extrèmes". Arch. des Auflenmin
Bd. 126. Dossier 101/1867-68, Blatt 143.

38 AoRymermr, Bd. V, S. 74.
09 Die Zeitung Rominul", 18.VIII.1867, S. 2, veröffentlichte ein Bruchstiick eines

In der bulgarischen Zeitchrift Makedonia" veröffentlichten Briefes, in dem es unter anderem
hiell ... diese prächtige und gastfreundliche rumänische Nation, bei der jeder Unterdriickte
und Verfolgte Zuflucht und Trost findet", ... Der Brief war unterzeichnet : ein Rumänerk
freundlicher Bulgare.
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im Besitz von Reisepässen fremder Staaten befinden und folglich forme]]
vollkommen in Ordnung seien. Jedenfalls verpflichtet sich die Regierung
noch einmal, 1ViaBnahmen zu treffen, um eventuell nördlich der Donau
gemachten Versuchen, die Ruhe Bulgariens zu stören, vorzubeugen 36.
Dasselbe behauptete die Regierung auch in einer ihrem Vertreter in Paris
zugesandten Note 37. Während die Regierung derart versprach alle
Manahmen zu treffen, um jedwelche bulgarische revolutionäre
Tätigkeit zu verhindern (durch dieses Versprechen hoffte sie die Regie-
rungen Frankreichs und der Tiirkei zu beschwichtigen), meldete der österrei-
chische Konsul in Rustschuk dem Wiener Hof : ... Die Pforte hat Nach-
richten, daB ununterbrochen Geld-, Waffen- und Munitionssendungen
iiber die türkische Grenze geschmuggelt werden, und soil sich namentlich

' das Komitee von Braila hierin durch Rührigkeit hervortun" 38.
Gleichzeitig erkannte auch die südb-ulgarische Presse die Tatsache

an, daB sich die bulgarischen Emigranten in Rumänien auBerhalb jeder
Gefahr be,finden. Wie gezeigt, ist dies durch das starke Gefühl der Soli-
darität, die die rumänischen Massen mit der Sache des bulgarischen
Volkes verband, zu erklären 39.

Von der zweiten Hälfte des Jahres 1866 an vollzieht sich eine Reihe
von Anderungen in der europäischen Politik. Nach der Schlacht von Sa-
dowa, versucht Napoleon III , unzufrieden mit der dadurch verstärkten
politischen und milititrischen Macht PreuBens (die sich zufolge seiner
Anspriiche auf Luxemburg bemerkbar macht), eine neuerliche Annä-
herung an Osterreich. Andererseits verwandelt sich die von RuBland
während des preuBisch österreichischen Krieges gewahrte Neutralität
in eine Politik der Zusammenarbeit mit PryuBen. Da die auBenpolitischen
Beziehungen Rumäniens weiterhin von dem hier investierten Kapital
beeinfluBt blieben, versucht Carol I., die AuBenpolitik des rumänischen
Staates der politischen Richtung PreuBens anzupassen. Dies führte
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4° Bischof Melchisedec, Un episod dipipmatic, Aus dem NachlaI3, mit Vorwort und
Kommentar von Const. Diculescu, Bukarest, 1907, 23 S. Was die Anderung der Aufienpolitik
anbetrifft, siehe auch Rominul", 17. und 18.11.1868.

41 Die konservative Zeitung Térra" klagte die Regierung an, dal3 sie eine Riallund
freundliche Politik ftihre und dadurch Nationalverrat begehe. Sie lälit durchblicken, dal3
I. Cantacuzino und Melchisedec ein Geheimbiindnis mit RuElland abgeschlosscn hiitten.
Ang sichts solcher Anschuldigungen behauptet die Zeitung Rorninul" : wenn die rumäni-
sche Mission aufier dem Höflichkeitsbesuch auch andere Aufträge gehabt hätte, so wiirden wir
uns nicht scheuen, zu sagen : 4! Um so besser lo" (Romfnul", 24.1.1868). Im Rahmen derselben
Kampagne brachte P. P. Carp am 1/12.11.1868 im Parlament eine Interpellation ein und
machte dieselben Anschuldigungen, dazu noch jene, die Regierung schtitze die bulgarische
revolutionäre Tätigkeit. Angesichts dieser letzten Anschuldigung stellte der AuLlenminister
das Vorhandensein einer solchen Tiitigkeit auf dem Boden Rumäniens in Abrede. (Ro-
minul", 2.11.1868, S. 2-3).

Die Zeitung Rominul" (27.1.1868) schrieb : ... in einigen Zeitungen in Osterreich
heifit es und einige Vertreter der Regierugen in Wien und Paris fltistern : s Die rumänische
Regierung ist im Btindnis mit RuBland und PreuBen, um den Orient zum Aufstand zu bewegen ."

4° Telegramm vom 23.1/4.11.1868 Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 506. Zwei
Tage später (am 25.1/6.11) meldete Baron Eder, der Konsul Osterreich-Ungarns in Buicarest
... Le Président du conseil des ministres du prince, auquel j'ai parlé, a nié la présence des
bandes de ce genre" ..... Gleichzeitig behauptete er jedoch, dal3 in verschiedenen Städten,
am Donauufer bulgarische Komitees bestiinden und tätig wiiren. Ebd., 1869, (IX), S. 102.
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gleichzeitig zu einer Annäherung an RuBland, die ja auch vom preuBischen
Kanzler zu Beginn des Jahres 1868 vorgeschlagen worden war. Im Rahmen
dieser rumänisch-russischen Annäherung und als Ausdruck der preuBen-
freundlichen Politik des Landesförsten schickte Stefan Golescu, der
AuBenminister der RPgierung C.A. Kretulescu, zu Beginn des gleichen Jahres
Ion Cantacuzino und den Bischof Melchisedec in diplomatischem Auftrag
nach Petersburg 42. Das von den rumänischen. Diplomaten erzielte Ergebnis
hatte eine watende Presse- und Parlamentskamp ague von Seiten der rumä-
nischen konservativen Opposition vom Standpunkt ihrer österreich-
ungarnfreundlichen Haltung zur Folge 41. Die Deutungen der konserva-
tiven Presse in bezug auf Sinn und Zweck dieses Besuchs wurden von den
Regierungen in Paris und Wien itbernommen, die auf diese Weise eine der
rumänischen Regierung ungiinstige Atmosphäre zu schaffen suchten.
Dazu kamen noch direkte Anschuldigungen, daB die Regiertuig weiter
die Bildung von Freischaren dulde 42. Der Ernst der Nachrichten, die in
Europa iiber Griindung und Bewaffnung von bulgarischen Freischaren"
in Rumänien verbreitet w-urden, spiegelt sich in der Intervention des
französischen AuBenministers Marquis de Moustier wider, der durch
seinen Vertreter in Bukarest Rumänien aufforderte, die in dieser Hin-
sicht notwendigen MaBnahmen zu treffen. Gleichzeitig intervenierte er
durch seine Botschafter in Berlin, London und Petersburg bei den be-
treffenden Regierungen, damit diese ihrerseits an die rumänische Regie-
rung die gleiche Forderung richteten 43. Als Antwort erklärte der AuBen,
minister Rumäniens in einer an sämtliche diplomatischen Vertreter in
Bukarest gerichtete Note, daB diese Geriichte nicht begriindet seien und
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4f Note vom 16./28.11.1868. Ebd., 1868 (VIII), S. 1275.
46 Archiv des Aueenministeriums, Bd. 126, Dossier 101/1867-1868, Blatt 175-176, 182.
46 Chr. Makedonski, a.a.0., S. 42.
47 Vgl. den Bericht des Barons von Eder an von Beust vom 6.111.1868, Archives

cliplomatiques, 1869 (IX), S. 107.
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Rumänien nur benachteiligen können ; infolgedessen drang er darauf,
daft die diplomatischen'Vertreter sie ihren Regierungen gegeniiber demen-
tieren". Um anderen neuerlichen Schritten seitens der europäischen Mä,chte
vorzubeugen, forderte der rumänische Minister seinen Vertreter in Kon-
stantinopel auf, die Geriichte beziiglich Konzentrierung tiirkischer Trup-
pen an der Donau zu priifen und gegebenenfalls seinerseits bei der Pforte
gegen die getroffenen militärischen MaBnahmen, die durch die Lage in
Rumänien keineswegs rechtfertigt seien, zu protestieren 45.

Im nächsten Verlauf der Ereignisse in der bulgarischen Emigranten-
tätigkeit veranlaBte die Auflösung der zweiten bulgarischen Legion",
die ein Jahr vorher durch Zusammenarbeit des sogenannten Wohl-
tätigkeitsvereins" in Bukarest und der serbischen Regierung Bowie mit
russischer Hilfe in Belgrad gegriindet worden war, die Riickkehr
von etwa 150 jungen Leuten nach Rumänien, wo sie an der Seite von Hadshi
Dimiter und Stefan Karadsha, die einen neuen tbergang iiber
die Donau vorbereiteten, ihre Tätigkeit fortsetzen sollten. Die offene
Art und Weise, in der diese Gruppe vorging, war die Ursache, datt sie manch-
mal mit den Gesetzen der rumänischen Verwaltung in Konflikt geriet,
aber die örtlichen Polizeibehörden iibersahen dies aus den weiter oben
angefiihrten Griinden 46 .Als sich der AuBenminister Rumäniens anfangs
März in die Lage versetzt sah, die Existenz der Komitees zuzugeben
erklärte er, daB keinerlei gesetzlicher Grund bestehe, um ihre Tätigkeit
zu verhindern. Zur Unterbauung dieser Behauptung berief er sich auf die
Tatsache, da,B sogar in der Hauptstadt des tiirkischen. Reiches ein bulga-
risches Komitee tätig war, das enge Beziehungen zu RuBland unterhielt 47.
Rumänien nahm so die bulgarische Emigrantentaigkeit unter seinen
offiziellen Schutz.

Leider fehlte den bulgarischen Emigranten das Gefiihl der Zusam-
mengehörigkeit ; der Umstand, daB in allzu kurzen Zeitabständen ver-
schiedene Organisationsformen aufeinanderfolgten, schwächte deren Wirk-
samkeit. So griindete einige Monate nach Rakowskis Tod (im Herbst des
Jahres 1867) ein Teil seiner ehemaligen Gruppe den sogenannten Bul-
garischen Verein", der offiziell kulturelle und philanthropische Zwecke
verfolgte. Obwohl der Bankier D. Zenowitsch an der Spitze des Vereins
stand und ihm auch Iwan Kassabow beigetreten war (aus dem alten bul-
garischen Zentralkomitee mit bekannt opportunistischen Tendenzen),
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blieb die Fiihrung des Vereins von der Richtung des linken Fliigels des
erwähnten Komitees beeinfluBt. In diesem Sinn und dies bedeutete
einen Schritt vorwärts im Vergleich zum Vorhergehenden erstrebte
der Verein die Bildiang einer provisorischen Regierung" durch die in
den Balkan eingeschleaten Freischaren, die den Aufstand in Bulgarien
erklären sollte ". Unter den Auspizien dieses neuen Vereins wurde im Mo-
nat Juni die Ausbildung der Freischar fortgesetzt, deren Anfiihrer Hadshi
Dimiter und Stefan Karadsha sein sollten. Der rbergang über die Donau
wurde fiir die ersten Tage des Monats Juli 1868 (alten Stils) festgesetzt.
An einem der letzten Tage des Monats Juni versammelte sich die ganze
Gruppe der jungen Bulgaren, die sich nach dem Balkan begeben sollten,
in Bukarest im Stadtviertel Tabacilor". Nach einem gemeinsamen Essen,
bei dem auch die rumänischen Polizeikommissare nicht fehlten, brachen sie
gegen Abend, als Arbeiter und Kaufleute verkleidet, in vereinzelten Grup-
pen nach Giurgiu auf. Die Waffen befanden sich in drei Biiffelkarren, die
ihnen voranfuhren. Im Weichbild der Stadt Bukarest wurden die Wagen
vom Hauptmann der rumänischen Armee Nicolae Macedonski
begleitet, der persönlich der Freischar 30 Gewehre geschenkt hatte.
An der Stadtgrenze erleichterte der Offizier die freie Durchfahrt, indem
er erklärte, daB die Karren dem rumänischen Heer gehörten. Am nächsten
Tag erhielten sie in Giurgiu noch einen Wagen mit Lebensmitteln und so
zogen deren vier gegen das Dorf Petro§ani, von wo aus sie nach Bulgarien
tibersetzen sollten. Stefan Karadsha hatte dafiir gesorgt, daB längs des
ganzen Weges von Bukarest nach Petro§ani Vertrauensleute dem Karren-
zug erforderlichenfalls die nötigen Aufklärungen erteilten. In Petro§ani
wurde die 128 Mann zählende Freischar auf dem Gut eines bulgarischen
Pächters untergebracht. In der Nacht des 24.VI./6.VII. setzte die ganze
Gruppe iiber die Donau. Es ist hervorzuheben, daB es eine der Hauptsorgen
der Freischar war, der rumänischen Regierung keine Schwierigkeiten zu
bereiten, oder um mit den Worten eines Beteiligten zu sprechen : Wir
maten uns auch vor der rumänischen Polizei hiiten, um der rumänischen
Regierung nicht rnannehmlichkeiten zu bereiten ; um die Wahrheit zu
sagen, hinderte sie uns keineswegs, obwohl sie uns Ungelegenheiten hätte
bereiten können, wenn sie es hätte tun wollen, denn es war ja unmöglich,
daB sie von all unseren Vorbereitungen und unserer Tätigkeit keine Kennt-
nis hatte" 49.

Die revolutionären Absichten der Freischar wurden jedoch von ihren
eigenen Landsleuten enthiillt. Die Gruppe der Alten unter der Leitung

48 D. Kossew, Hoeast... , S. 303-306.
48 Chr. Makedonski, a.a.0., S. 51.
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50 In den Erinnerungen von D. Zenowitsch lesen wir : Im Jahre 1868 wurde im
Hause D. Zenowitsch cin Komitee ftir die Bewaffnung der Freischar Hadshi Dimiters gebifdet.
Ein Aufruf wurde bulgarisch und tiirkisch gedruckt, es wurden Hilfsmittel und Waffen gesam-
melt ... Gegeniiber allen Bemilhungen Hadshi Dimiters der von Cinisto Georgiew eine Summe
Geldes aus den Schenkungen verlangte, lehnte dieser (Christo Georgiew Anm. d. °hers.)
das Ansuchen ab und sagte ihm, er solle mit der Hacke zur Arbeit gehen. All dies erzählt
mir Hadshi Dimiter persönlich vor seinem labergang tiber die Donau". Al. Burmow, Cnodue-
nume na J. ffertoeutt, in Hamm:TR na ObarapcHoTo RcTopxgecHo gppitecTno, Bd. XXI,
S.128.

51 D. Kossew, a.a.0., S. 305.
62 goHymetan, Bd. II, S. 86.
53 Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 162.
" Am 1.V.1868 war die Regierung Nicolae Golescu, der auch AuBenminister war,

ans Ruder gekommen.
" Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 163.
56 Ebd., S. 1165.
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von Georgiew war absolut gegen ein solches Vorgehen, sie lehnte die tinter-
stiitzung der Freischaren ab 50 und verriet gleichzeitig den ausländischen
Konsula und den tiirkischen Behörden die geheimen Pläne der Revolu-
tionäre 51, Im Gegensatz zu diesem Eigenverrat tat die rumänische Regie-
rung so, als wiiBte sie nichts von all diesen Vorbereitungen. Die Zeit-
dokumente enthiillen ohne jeden Zweifel die Mitschuld" Rumäniens. Eine
Woche vor dem 6./18 .VII. war der Konsul Frankreichs im B esitz von äuB ers t
genauen Nachrichten iiber die Intensivierung der Vorbereitungen in Bu-
karest. Midhat Pascha wurde auch rechtzeitig fiber diese Vorbereitungen
unterrichtet 52 Der Vertreter RuBlands in Bukarest, Baron Off enberg, der
aus den Kreisen der Alten" fiber den nahebevorstehenden tbergang iiber
die Donau informiert worden war, machte den rumänischen Innenminis ter
am gleichen 6. Juli auf diese Tatsachen aufmerksam 53. Die tber-
fahrt fiber die Donau hatte eine Reihe diplomatischer Proteste von Seiten
aller interessierten Staaten zur Folge. Am 9./21.VII. sandte der GroBwesir
Aali Pascha an Carol I. ein Telegramm, in dem er hervorhob, daB die wohl-
wollende Haltung der rumänischen Regierung 54 gegeniiber der Tätig-
keit der Bulgaren den gegeniiber der Pforte ilbernommenen Verpflichtun-
gen wid( rspreche 55. Einigo Tage nachher verlangten dio G neral-
konsuln Englands und Frankreichs vom rumänischen Innenminister
genaue Aufklärungen fiber den Vorfall in Petrosani. Der Minister
erklärte, daB er infolge einer Verständigung dem Präfekten in Giurgiu
telegraphiert hätte, aber alles zu spät gewesen wäre, da die Freischar
bereits das andere Tiler erreicht hatte. Die Konsuln wurden jedoch neu-
erlich versichert, daB die strengsten MaBnahmen getroffen worden waxen,
ura ähnliche Versuche zu verhindern 56.

In Konstantinopel lieB Fuad Pascha die Botschafter zu sich rufen,
stellte ihnen die Lage dar und verlangte von ihnen, sie mögen sich durch
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ihre Vertreter in Bukarest tiber die Mitschuld" der rumänischen Behörden
informieren lassen. Da fiir die Tiirkei in dieser Hinsicht keinerlei Zweifel
mehr bestanden, forderte er die Einsetzung einer Untersuchungs-
kommission 57.

Da sich die politische Lage Rumäniens zu komplizieren schien, sah
sich die Regierung gezwungen, verschiedene Erklärungen vorzubringen,
um die Haltung des Staats in dem letzten Zwischenfall, der sich auf dem
Gebiet Rumäniens ereignet hatte, zu begriinden ; unter anderem berief
sie Bich auf die unzulängliche Tätigkeit der Informationsdienste der Poli-
zeiorgane sowie darauf, daB dem rumänischen Staat aus dem Interventions-
recht der fremden Konsuln zugunsten ihrer Untertanen beständig
Schwierigkeiten erwachsen 58. Dem ersten Argument schlossen sich auch
die diplomatischen Vertreter RuBlands und PreuBens in Bukarest an.
Gemäß den österreich-ungarischen Berichten bemiihte sich der russische
Konsul, Baron Offenberg dieselben (die Vertreter der anderen Mächte

Anm. d.Tterf.) fiir seine Ansicht der Unbefangenheit und Nichtbeteili-
gung des fiirstlichen Ministeriums an den Unternehmungen der bulgari-
schen Banden zu gewinnen, höchstens die untersten Polizeibehörden
einiger Nachlässigkeit zeihend". Der österreichisch-ungarische Konsul
unterstrich die Tatsache, daB sich seine anderen Kollegen von den Erklä-
rungen des rumänischen Innenministers beeinflussen lieBen und daher eine
gemeinsame diplomatische Intervention bei der rumänischen Regierung
für unangebracht hielten 59.

TJm den Eindruck der Unschuld der rumänischen Regierung zu ver-
stärken, behauptete der Botschafter Osterreich-Ungarns in Konstan-
tinopel, von Prokesch-Osten, daB der rumänische Innenminister vor dem
8.VIII. in Bulgarien einen Besuch abgestattet hätte, um bei den tilrki-
schen Behörden zu Gunsten der Rebellen" zu intervenieren ; seinen Infor-
mationen nach seien diese Bemiihungen jedoch erfolglos geblieben 6°.

Nach Ansicht des tiirldschen Ministers ergab sich die Mitschuld der rumänischen
Regierung aus : la participation des députés et employés aux comités révolutionnaires, l'organi-
sation des bandes en plein jour sur le sol valaque, la vente simulée d'armes à culasse aux
chefs de ces bandes, la confection d'habillements uniformes pour ces bandes dans les établis-
sements de l'Etat ; la publicité des préparatifs d'invasion pendant les dernibres sernaines,
et le commencement de l'exécution de ce plan incendiaire par la réunion et le passage de la
bande de Hagi Dimitri sans que le gouvernement vat pris la moindre mesure pour l'empécher
etc. ...". Ebd., 1869 (IX) S. 111.

68 Rominul", 15., 16.VII.1868, S.1 ; Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 112, 521.
59 Die Begegnung der Konsuln hatte am Abend des 29.VII. stattgefunden. AoHymeErra,

Bd. V, S. 92-93.
60 Ein Telegramm der k. k. Agenzie in Bukarest vom 8. [August 1868] zeigt mir

an, dafi Bratiano aus Bulgarien zuriickgekelut und seine Intervention zu Gunsten der gefan-
genen Rebellen vergeblich gewesen sei". AoxymenTn, Bd. V, S. 94.
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al Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 118.
62 Ebd., S. 113.
63 Aottymewrx, Bd. VI, S. 203.
64 Ebd., S. 204.
65 Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 521.
66Aotcymewril, Bd. V, S. 204.
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tihrigens behauptete der Innenminister Eder gegeniiber, dati die ganze
Bewegung in Bulgarien bloB der Ausdruck der Begeisterung sei, die die
Massen ergriffen habe 61.

Durch die Beharrlichkeit der rumänischen Regierung und die Fiir-
sorge des russischen Vertreters in Bukarest schien sich die Atmosphäre
aufzuheitern.

Während sich in der rumänischen Hauptstadt die diplomatischen
Wogen glätteten, beharrte die Pforte in Konstantinopel weiterhin auf
demselben unnachgiebigen Standpunkt 52.

linter dem ausländischen Druck sah sich die rumänische Verwaltung
gezwungen, einige Manahmen meistenteils nur formeller Natur
gegen die Tätigkeit der bulgarischen Revolutionäre zu ergreifen. Der
österreichisch-ungarische Konsul in Rustschuk meldete zum Beispiel, aller-
dings mit offensichtlichem Mif3trauen, dal3 der Kreishauptmann von
Giurgiu den Gouverneur von Rustschuk besucht habe, um die guten Ab-
sichten der rumänischen Regierung zu bekunden 63 Einige T age später
aber berichtete der gleiche, dal3 in Rumänien einige Bulgaren verhaftet und
bei einer in Petrosani vorgenommenen Durchsuchung 750 Gewehre be-
schlagnahmt wurden 64. AuBerdem wurde ein Teil der in einigen Ort-
schaften am Donauufer wohnhaften Bulgaren, die verdächtig schienen,
in die nördlichen Teile von Muntenien verwiesc n 55 und der weitere tber-
gang bewaffneter Personen nach Bulgarien verhindert 56 Alle diese Ma13-
nahmen schiichterten die Bulgaren keineswegs ein. Am 2./14. VIII. setzte
der österreichisch-ungarische Konsul in Braila seinen Vorgesetzten in
Konstantinopel von einem Aufruf in Kenntnis, der von der provisori-
schen Regierung" inn Balkangebiet am 16./28.VII. unterzeichnet worden
war ; dieser Aufruf wurde in Braila verbreitet und war seiner Meinung
nach sogar dort gedruckt worden. Zugleich mit dem Text dieses Auf-
rufs legte er auch einen ausfiihrlichen Bericht vor, in dem der Ortspräfekt
beschuldigt wurde, er hätte sich nicht im geringsten um die Auffindung
der Verfasser bemiiht und alle in dieser Hinsicht getroffenen MaBnahmen
hätten sich darauf beschränkt, die Kolporteure darauf aufmerksam zu
machen qu'ils eussent à l'avenir à s'abstenir de pareils actes". -Um die
nachgiebige Haltung der rumänischen Behörden gegeniiber der Tätig-
keit der Bulgaren noch mehr zu betonen, unterstrich der österreichisch-
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ungarische Konsul, daB zwei der aktivsten Führer der Emigration Shiwko
und Pechliwan, die dort verhaftet und den Gerichten übergeben worden
waren, gegen Kaution freigelassen wurden, qu'a fourni l'un des agita-
teurs bulgares les plus enragés". Was die gerichtliche Untersuchung anbe-
langt, so sei sie als unniitze Formalität anzusehen da sie nicht einmal
bezwecke, den wahren Sachverhalt festzustellen, von einer Bestrafung der
Schuldigen gar nicht zu sprechen. Der Verfasser des Berichts war dariiber
empört, daB sich die Betreffenden in Bräila frei bewegen konnten und so
eine groBe Gefahr darstellten 67. .All dies, wozu noch die Tatsache kommt,
daB ein anderer Führer der Emigration, Velison, der in Galati verhaftet
worden, nunmehr in Bukarest frei war, veranlaBte den Vertreter des Nadh-
barstaates zur SchluBfolgerung, daB die rumänische Regierung wei-
terhin die gesamte bulgarische revolutionäre Bewegung begünstige 68.
Derselben rberzeugung war auch die ottomanische Regierung. Am
30.VIII./10.IX. machte der GroBwesir Aali Pascha den Fiirsten direkt auf
die Verantwortung aufmerksam, die er als Staatschef auf sich lade, wenn er
weiterhin die Tätigkeit der bulgarischen revolutionären Gruppen in Ru-
mänien gestatte, eine Tätigkeit, die in einer Reihe von Artikeln der kon-
servativen Presse enthüllt worden warn. J'ai le ferme espoir schrieb
der GroBwesir que Votre Altesse ordonnera les mesures les plus effi-
caces pour mettre un terme à, cet état des choses et pour empêcher dans
les Principautés-Unies, tout ce qui pourrait nuire t la tranquillité des Pro-
vinces limitrophes" 70. Der Brief war in sehr kategorischem Ton verfaBt.
Entgegen den protokollarischen Gewohnheiten antwortete nicht der Staata-
chef dem GroBwesir, sondern der Vorsitzende des Ministerrates und AnBen-
minister dem Chef der ottomanischen Regierung (Sawfet Pascha), und
dies mit einer Verspätung von einem Monat. Die Antwort war nicht we-
niger kategorisch und beschuldigte die ottomanische Regierung, daB sie
die von der rumänischen Oppositionspresse veröffentlichten tendenziö-
sen Nachrichten als gültig hinnehme und auf dieser Grundlage die Garan-
tiemächte zu einem Vorgehen gegen Rumänien veranlassen wolle. Unter
Bezugnahme auf das in Petrosani Vorgefallene, erklärte Nicolae Golescu,
daB die rumänische Regierung in keiner Weise dafiir verantwortlich
gemacht werden könnte, ebensowenig wie die ottomanische Regierung

Mais les laisser libres et sans surveillance it Ibralla, le centre d'une population
bulgare très nombreuse, cela revient à vouloir, en quelque sorte, servir les desseins que ces
personnages si connus, ont hautement manifestés". Archives diplomatiques, 1869 (IX),
S. 114, 115.

66 Ebd., vgl. auch AottymeHTH, Bd. V, S. 94.
Siehe die Zeitungen Térra" und Romtnul", Monate Juli-August 1868.

70 Archives diplomatiquest 1869 (IX), S. 527.
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71 Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 532.
72 goRymexm, Bd. VI, S. 207-8.
73 Archives diplomatiques, 1869 (X), S. 230.
74 A111E:inch des Besuches, den der Vertreter Osterreich-Ungarns Prokesch-Osten, dem

Grawesir am 12.XI.1868 abgestattet hatte, fand er diesen entschlossen, die Unabhängigkeits-
erklärung nicht abzuwarten, sondern ihr zuvorzukommen". Bd. V, S. 101.
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an der Griindung von Banden" auf ihrem eigenen Gebiet schuld sei. Wei-
terhin werden die Argumente beziiglich der polnischen revolutionaren
Vorbereitungen auf dem Gebiet der Tiirkei sowie die Bewaffnung der
bosnischen Aufstandischen durch die österreichische Regierung wieder
aufgenommen, die bereits in einer friih ren Note vorgebracht worden wa-
ren. Gleichzeitig wurde unterstrichen, daß sich Rumanien im Gegensatz
zur Haltung der Tiirkei, die sich an die Garantiemachte gewandt hatte,
nicht bei denselben Staaten beklagt hatte, obwohl es dazu berechtigt ge-
wesen ware. Die Antwort schloB mit der Bemerkung, daß alle Bulgaren,
die Bich gegen die Interessen des rumanischen Staates vergangen batten,
den Gerichten iibergeben wurden und die Ergebnisse der Untersuchungen
abgewartet werden 71 Um den Erklarungen aus der erwahnten Note nicht
zu widersprechen, wurden die rumanischen Wachsamkeitsmaßnahmen
verscharft. So konnte das österreichisch-ungarische Konsulat in Rus-
tschuk endlich in Wien berichten (11 ./23.IX. ) . . . die dortige (Bukarester
Anm.d. Verf.) Regierung verfolge die Bulgaren-Komitees und verhindere
die Bildung von Banden" 72.

Die Note der rumänischen Regierung, die dem starken Gefiihl der
Solidaritat des rumanischen Volkes mit dem Kampf um die nationale Be-
freiung Bulgariens entsprach, wurde von der Pforte als ein der Unabhangig-
keitserklarung vorangehender Akt der Nichtunterordnung betrachtet 73.
Um jeder trberraschung vorzubeugen, beabsichtigte die Pforte, Truppen
an der Donau zu konzentrieren, um dann Carol I. ein Ultimatum zu stellen
und von ihm die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen zu ver-
langen% sowie als Folge davon die Auflösung und Ausweisung des bulga-
rischen Komitees". Im Falle der Ablehnung sollte das tiirkische Heer iiber
die Donau setzen und von Gewalt Gebrauch machen. Der GroBwesir hatte
auch die Absicht, ein Memorandum zu verfassen und es anderen GroB-
mächten zuzusenden, um einige Bestimmungen des Pariser Vertrages
beziiglich der Rechte der Pforte iiber die Fiirstentiimer zu andern. Die
ganze Schwierigkeit bestand darin, eine Formulierung zu finden, auf
Grund deren die neue Fassung nicht auch Änderungen auf Verlangen RuB-
lands nach Bich ziehe 74.

Angesichts dieser ernsten auswartigen Lage mußte die Regierung
Nicolae Golescu am 16.XI.1868 zuriicktreten. Le cabinet a dû reconnaitre
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que son maintien aux affaires devenait impossible en prdsence des appré-
hensions que ses derniers actes avaient répandues et de la légitime dé-
fiance qu'il inspirait aux représentants de toutes les Puissances. La réponse
de M. Nicolae Golesco à Savfet Pacha avait comblé la mesure" 75.

Die Frage der bulgarisch-rumänischen Zusammenarbeit war jedoch
nur eine der Ursachen, die den Sturz dieser Regierung herbeigefiihrt
hatten. Abgesehen davon gab es auch andere Ursachen auf dem Gebiet
der Innen- und Außenpolitik. Die Konservativen iibten einen starken
Druck aus, um ans Ruder zu kommen ; die Regierung N. Golescu
hatte versucht, den immer starker werdenden Bestrebungen Cards I. Ru-
mänien PreuBen unterzuordnen, einigen Widerstand entgegenz usetz en. Wie
bereits erwähnt, war Osterreich mit der Politik N. Golescus nicht einver-
standen ; England und Frankreich waren raft der Politik Rumäniens gegen-
iiber der Tiirkei unzufrieden, da sie den Markt von Konstantinopel
beunruhigte.

So endete im Jahre 1868 eine der wichtigsten Etappen in der Ge-
schichte der Bewegung fiir die nationale Wiedergeb-urt Bulgariens. Sie
ist ein Kapitel in der Geschichte der rumänisch-bulgarischen Zusammen-
arbeit, innerhalb dessen die rumänische Unterstiitzung ein doppeltes Ziel
verfolgte : einerseits die Bildung des bulgarischen Nationalstaates zu för-
dern und andererseits den Weg fiir die eigene Unabhängigkeit zu bahnen,
als Folge der Schwächung der suzeränen Macht.

Zwei Wochen nach dem Riicktritt N. Golescus wurde in einer Parla-
mentsrede zum Ausdruck gebracht, daB die zuriickgetretene Regierung die
politische Tätigkeit der bulgarischen Emigranten geduldet hatte, da sie
der Ansicht war, diese Bewegung sei den Lebensinteressen des Landes nicht
abträglich. Sogar als der Druck der fremden Mächte bedrohlicher wurde,
waren die Repressalien gegen die Fiihrer der Emigration eher formeller
Natur gewesen Niemals konnten wir die in Rumänien lebenden Bulga-
ren verraten und sie dem Henker ausliefern und werden es auch nie tun
können". In derselben Rede wird jedoch hervorgehoben, daB die rumä-
nische Regierung diese Haltung nur deswegen eingenommen hatte, weil sie
dem Willen der ganzen Nation" entsprach 76. Dies beweist eindeutig,
die lebhaften Gefiihle der Sympathie und Solidarität, mit denen das ru-
mänische Volk den Kampf um die nationale Befreiung Bulgariens be-
tracht et e.

75 Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 536.
Flomtnul", 30.XI.1868, S. 1-4.
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OBSERVATiONS ON FOLK ART IN TIMOC

I. STRUCTURES

by PAUL PETRESCU

The Balkan Peninsula presents a special interest from the point
of view of the ethnographical interferences. A mere glance over the ethnic-
al, linguistic and even denominational maps justifies the interest aroused
by such a study.

The present short survey has its start in the necessity of understand-
ing and mutual acquaintance. The studied area is situated in the far
North-West of Bulgaria, including a series of villages inhabited by Ruman-
ians belonging administratively to the Vidin and Cula districts. It is
part of the larger area of the Timoc taking up its name after the first
important tributary of the Danube after the latter's flowing through
the Iron Gates. One can easily see on a large scale map of the relief of
the lower course of the Danube that the large river runs along a vast plain
looking like a gulf which continues the immense steppes of the East. To
the south and the north, the Danube plain is flanked by the heights of
the Balkan Mountains and by those of the Meridional Carpathians. The
two mountain chains merge in the west forming a big arch. Reaching the
Timoc river the western Balkans join the Carpathian chain through the
lower elevations of the Deliovan and Miroc in the west of Timoc. In this
cul-de-sac, cut only by the deep and narrow gorges of the Danube, the stu-
died area lies in a position symmetrical to that of the Mehedinti in Rumania.

The long historical cohabitation, the old traditions of friendship
based on a similar way of life and common aspirations of liberty and struggle
against oppressors, have given birth to a series of ethnographical as-
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poets deserving the researchers' attention. Founded on a common for Bal-
kan area material-cultural fund, these aspects have, nevertheless, their
own distinctive features. Thus, one can distinguish in the Rumanian villa-
ges visited by us during our field researches on the right side of the
Timoc Valley* , some ethnographical elements common to either side of
the Danube as well as some pure South-Danubian ones.

We consider that the gathered material comprising about 600
photographs, drawings, sketches and plans will prove useful to the
ethnographical researchers as there are only a few scattered indications
in the specialty literature.

Hereunder we present the material regarding the structures. Speak-
ing about them , of course, we must mention, though fugitively, the settle-
ments too. To the traveller who crossed the Danube the impression of
parallelism in the general aspect of the human settlements is evident. The
town of Vidin differs little from the small Danubian towns on the
left bank of the river as Cetatea, Calaf at, Bechet, Corabia, etc. One could
see there stone-paved streets bordered by low houses, the centre
having one-storeyed houses with small shops on the street level. Roofs
made of round tiles were still to be seen. Frames, friezes and false columns
made of gypsum casts imitated the neo-classical style in fashion at the
beginning of our century. It is known that, as a rule, the Rumanian small
towns formed pairs with those on the other bank : Calafat Vidin, Bechet
Rahova, CorabiaGhighen, Turnu MägureleNicopole, GiurgiuRus
chic, Zimnicea Si§tov, OltenitaTurtucaia, CAlära§iSilistra. Anoient
crossing-spots of the riverain population in the past, they had not the time
and the historical respite to transform themselves into large towns crossed
by the Danube as it happened on the middle and upper course of the river
in Central Europe. The aspect of the towns on either side of the Danube
had also many similar features in the past. In the plain area, e.g. at Giurgiu,
Corabia or Lom, the towns had numerous half-dug-out houses. At Lom, for
instance, between 1890-1900 there were four slums fornied by hall-dug-out
houses.' Westward, e.g. at Vidin, in the neighbourhood of the forests, the
houses were made of wood and covered with tiles in the first half of the last

The field research was accomplished in 1956. Photos were taken by the author.
1I. Bassanovici, Material' za sanitarnata etnografia na Beilgaria, I. The Lom district

(1880-1889), Sofia 1891, p. 44, after G. Cojuharov, Starata selsca cdscia v severozapadna Balgaria,
Sofia, 1958, p. 60.
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Alecsa Ivici, Po Bugarsco pre sto godina, Sb. N. Un. Kn. XXI, 17, Sofia, 1937, p. 5-10,
after Cojuharov, idem, p. 58.

3I. Bassanovici, idem, p. 27.
4 While the average density of the population on the whole Bulgaria is 63.4 inhabit-

ants on 1 km2, in the Vidin district it is over 100 inhabitants on I km2. Bolaia Sovetskaia
Enficlopedia, Moscow 1950, vol. V, p. 404.

6 C. I. Locusteanu, Dicjionar geograric al jud. Romani:4i, Bucharest, 1889.
6 Edward Brown, A brier Account or some Travels in Hungaria, Servia, etc., London, 1673,

after F. Kanitz, Donau, Bulgarien und der Balkan, Leipzig, 1870, p. 84.
7 Alecsa Ivici, Po Bugarsco pre sto godina, Sb. N. Um. Kn. XXXI 17, Sofia, 1937,

p. 5-7, 10 after G. Cojuharov, Starata Selsca cdscia u severozapadna Bálgaria, Sofia, 1958,
p. 58.
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century. There were also houses made of "paiana", i.e. a wooden
skeleton filled with brickwork. 2

As regards the villages we must mention in the first place that in the
plain region, especially in the Lom and Cutel rural districts, the settlements
were very small and scattered even until an epoch very near to our times,
namely, the end of the last century. A series of present-day villages did
not even exist one hundred years ago. 3 At the same time the regions of
Vidin and Cula had a numerous population. It is known that in those areas
the population density is one of the highest in Bulgaria. 4

In what concerns the type of structures, in the plain area the half-
dug-out dwellings predonainated until very lately at the end of the 19th
century. We must add that, in the past, they represented the overwhelm-
ing type of abode in some parts in the North of the Danube too. Until
about 1910, whole areas as, for instance, the South. of Dolj, Romanati,
and Teleorman, had their villages formed by hall-dug-out houses of the
same type as the two specimens dismantled in Castranova and Drä'ghiceni
(villages near Caracal) brought to the Village Museum in Bucharest in
1949. From the statistics made by Locusteanu in the Geographical Dic-
tionary on the Romanati district it comes out that in only one rural dis-
trict near the Danube there were about 11,000 hall-dug-out houses as
against 1700 on the ground level. 5 The situation was similar in the South
of the Danube. It seems that this type of abode is much older in the Danube
plain. About 1670, the English traveller, Edward Brown saw the half-dug-
out houses alongside the Danube and was astonished at their aspect.6 In 1832
and 1834, Alecsa Ivici saw them in numerous villages between Vidin and
Sirtstov7. Felix Kanitz, who travelled in the South of the Danube by 1870,
when Being such half-dug-out houses (there is an image of such abodes in
his book) wrote that ancient Ptolomey had made mention in his writings
of the dug-out huts common to the population of North-East Moesia,
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on the Danube. 8 The Bulgarian researchers agree that the hall-dug-out
hut was spread in the plain situated between the Danube and the Balkan
Mountains. 9

At the end of the 19' century, whole villages in the neighbourhood
of Lom, as for instance, Coy-deita, M'Acri§ul, a.s.o., were formed only
of half-dug-out houses, the churches (as those in Romanati) having the
same structure. According to Bassanovici, in 1882 in the Lom rural district
there were 3 513 dug-out huts and 1 992 houses on-the-ground-level.
In 1891, between 30 per cent and 35 per cent of the population of this ru-
ral district were still living in hall-dug-out houses. 19 It is worthwhile re-
cording the fact that in a statistics on rural districts made by the
Eame Dr. Bassanovici, a differentiation between the plain areas near
the Danube and those near the mountains is to be noticed. Name-
ly, while (in 1888) in the Lom and Cutel rural districts the half-dug-
out houses represented 33.93 per cent and respectively 34.28 per cent of
the total number of abodes, in the Bercovitza rural district they repre-
sented only 12.81 per cent. 11 This situation pointed out by Cojuharov too 12
is somewhat similar to that in the North of the Danube where in the
Mehedinti, Gorj, Romanati and Dolj districts the hall-dug-out houses
decreased in number until they disappeared completely in the vicinity
of the hilly area.

That is why in the villages we have studied in the Vidin and Cula
districts, we came across no such specimen of this type of abode. Of course,
in the past, it might have existed, but, at any rate, in a reduced number
in comparison to the Lom surroundings near the Danube. The only half-
dug-outs we came across in Bregova and Rabrova were designed
to shelter the cattle and their plan was orientated along the longitudinal
axis of the structure, being thus similar to those met in the past in the hilly
area of Oltenia Vilcea.13 The building system of the "bordeut" (dug-out
shelter for cattle), destined to shelter the cattle, in figure 1, (the village of
Rabrova) is similar to that of the "pAlAnci" (cattle shelter), attached in
the past to the 1VIehedinti mansions and to Banat abodes in the Cernei

8 F. Kanitz, Donau, Bulgarien und der Balkan, Leipzig, 1870.
9 Todor Zlatev, Bedgarscdta ceiqcia prez epoliata na Warajdaneto, Sofia, 1955, p. 21.

10 I. Bassanovici, Materiali za sanitarnala elnografia na BdIgaria, I, the Lom district
(1880-1889) Sb. N. Um. kn. V, Sofia 1891, p. 44 after G. Cojuharov, Starata selsca càqcia LP'
severozapadna Bàlgaria, Sofia, 1958, p. 58.

11 lbidem.
12 "The half-dug-out house predominated in the plain area, while the on-the-ground

one predominated in the hilly districts" G. Cojuharov, ibidem, p. 59.
Fl. Stanculescu, Ad. Gheorghiu, P. Petrescu, P. Stahl, A rhitectura populard romt-

:teased, Regiunea Pite§ti, Bucharest, 1958.
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mountains : four pillars fixed into the ground, two at the entrance and
two at the end of the shelter, propped up two thin wall-plates placed
lengthwise. The oblique rafters, rested on the wall plates and had one end

14 a. 422b

Fig. 1. - Old type cattle shelter (beginning of XXth century).

on the ground. Two interior pillars, on the median axis of the building,
sustained the ridge-pole of the roof. On the rafters and on the ridge they
put clay and straw in a 50 cm thick layer. The two pillars at the entrance
formed also the door's frame.
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We must add that the dug-out house which served as an abode
in the Danube plain and which according to the data given both by
Sanitz in the work quoted above and by old men (Stan Constantin, 90,
in 1958, from the village of NM 14 and other informers from Bregova)

-

Fig. 2. Half-dug-out house in Romanati.

predominated in the plain villages had a different structure in the past.
By its dimensions and sometimes by the amount of timber used it was
in fact a half-dug-out house. Owing to the extension of the construction
this type of abode is related to the dug-out houses met on an extensive
area in Southern Europe. It is notable their high frequency at the Roman
peoples as it was underlined in a recently published book by a well-known
researcher in comparative Roman ethnography.15As the scientific interest
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14 G. Cojuharov, Starata selsca cdscla o severozapadna Bdlgaria, 1958, p. 98 and note 92.
15 Wilhelm Giese, Los pueblos romanicos y su cultura popular, Bogota, 1962, p. 21

and 94.
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in the dug-out-houses in the Danube plain is particularly great, we think
it useful to describe them. Here is how it was built such a house of the middle
of the last century in Oltenia and how it looked like (specialty literature
offers no description of such structures from the right bank of the Danube).
Unlike the cattle shelter whose section was a triangle 6, 7 the dug-out
house had a pentagonal section' . In the 1.50-2m deep hole there were
placed vertically pieces of wood about 2-2.50 m long (called "pidvoare")
after the burning of the hole's earth walls. On this 10-20 cm thick lining,
the lateral wall plates disposed horizontally were propped up by some pil-
lars. On the wall plates fell the lower ends of the rafters (halves of 30-40 cm
thick oak logs fixed by some wooden devices. The upper ends of the raf-
ters were leaned against the long ridge beam, which in its turn was sus-
tained through the "amnare" (massive wooden consoles), by the big
pillars (four in number), one at each end and one inside the two inte-
rior walls ("primezi") placed on the structure's axis. Within the build-
ing the timber remained as such getting an admirable touch as time pas-
sed by. Sometimes, wood carvings covered the walls of the rooms. In the
forest steppe of Romanati, for instance, such oak-built houses (made of
12 m long girders with 30-40 cm square side, sustained by massive pil-
lars 3.50-4 m high), had sometimes a plan comprising as many as 6
rooms. Such a dug-out-house required a quantity of timber amounting
to 20 tons of shaped oak (Fig. 2). The central room named "la foc"
(at the fireplace) sheltered the hearth covered by a solid chimney On
either side there were a "sob" (a living room heated by a blind stove)
and a cool larder (a pantry for keeping food, vessels, small tools). At the
larger plans, the fireplace was flanked by two "sob5," ("stove") each hav-
ing a larder at its end. The access to it was possible through an open en-
trance hall covered by a separate roof, without any door. There were no
steps to get into the house but a sloping path. The entrance, ornamented
in bold relief carvings rendering solar symbols, human faces and hands,
was guarded by two horse heads engraved thickly in oak boards. The house
was endowed with monumentality due especially to the massivity of the
girders. The saddle-roof made of clay and straw rose like a hillock. In
a first phase, the plan of the half-dug-out houses was conveyed to the so-
called "cenu§are" houses that preserved unchanged the rooms' order
of the dug-out hut and having the entrance hall outside the basic rectan-
gle of the house's perimeter, and later of the houses as such, built on the
ground level. We do not know whether in the past this type of dug-out
house we present in figure 2 and figure 3 was uniformly spread in the
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I linda"
2 la foc"
3 soba"
4 celar"
5 valra"
6 sobioarbi"
7 paIplalformi"

earth gathered around /he structure

brick-wall (ia older hmes, wat/le)

zi wal/ made of wooden girders

vertical pillars

L=1=3 window

r
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Fig. 3. Designs of wooden half-dug-out houses in Southern Oltenia : 1. entrance-hall ;
2. central room "at the fire" ; 3. living room "stove" ; 4. larder ; 5. hearth ; 6. blind

stove ;17. platform-shaped bed.
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78 F. Kanitz, Donau, Bulgarien und der Balkan, Leipzig, 1870.
17 D. Marinov, Gradivo za rescevennata cultura na zapadna Bdlgaria, Sb. N. Um., Kn.

XVIII, II materiali, Sofia, 1901, p. 9 after G. Cojuharov, op. cit.
78 G. Guncev, Uzemite cdsci u Dunctrsca Bdlgaria, GSU, IFF, kn. XXX 14, Sofia,.

1934, p. 36-38, after G. Cojuharov, op. cit.
18 T. Pancev in Dopdlnenie na bellgarschia recinik ot N. Gherov, Plovdiv, 1908, P. 80,

gives the following definition of the "grivi;a" or the cellar's entrance : "edin vid prust
v hija uzem y bordel, prez coito se vliza y cAsci" after Coiuharov, op. cit. In our opinion,
"griva" and "grivita" could be a modified form of "criva" --= uneven, referring ta the slaved,
uneven floor of the cellar's entrant.e.

28 "Buharia" or "buhria" is defined as follows by T. Pancev in op. ell., to. 40: "stena
ot plet i cal It selsca a§cia burdel" v hija uzem mejdu ognisceto I pratata za zgvet
ogAnia". G. Cojuharov derived buharia from a Greek term and considered it as a sort of a
screen or shield for the protection of the fire against the wind.
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entire Danube plain. It is sure that its presence was conditioned by the
nearness of a forest, a premise fulfilled on the left bank of the Danube
where, besides the forest zone near Caracal, the Vlasiei forest spread beyond
the river Olt. With regard to the right side of the Danube, we suppose
that in the building of a dug-out-house it was used a smaller amount of
massive timber, this being, probably, replaced by wattle, especially for
its "bottoms" (This may be seen also in Kanitz' image of a dug-out hut).18

We must mention that, in the specialty Bulgarian literature, older
authors made a difference between the dug-out hut ( burdei") and the
dug-out house ("ija"). Marinov, for instance, in spite of the fact that he
included them in the same category called "earthen house" ("uzemna.
cäscia") he differentiated them by saying that the "burdei" was a simple
hole covered with earth, while "ija" was larger and sometimes possessed
more rooms. 17

According to Cojuharov the two kinds of structures would differ
also by the presence of the cellar's entrance (called "griv'a" or "grivita" 18
at the "burdei" 19 and of the "buharia" at the "ija".) 20 These differen-
tiations would then indicate to us, for the right bank of the Danube too,
the presence of the more developed half-dug-out structures of the same
type as those in Oltenia. This presence is confirmed by the researcher
Petar A. Petrov from the Institute of Ethnography of the Bulgarian
Academy of Sciences, who indicates large half-dug-out structures on a
vast territory on the right side of the Danube situated between the courses
of the rivers Timoc in the West and Osem in the East.

More remarkable is the fact that the Osem runs into the Danube
near the junction of the Olt, thus marking the spread of this kind of
structures to the South of the Danube on a territory corresponding in
size to Oltenia where, as it is known, the spread of the haff dug-out houses
was the largest in our country. Nevertheless, it must be borne in mind
the difference in the plans of this kind of structures in the North and
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South of the Danube. Those in the South of the Danube with the plan in
figure 4 seem to us to be derived from the dug-out hut orientated on
a longitudinal axis. The second remark refers to the fact that the abode
itself, the barn and the stable were sheltered under the same long roof.

20m

1 La foc"
2 awe"
3..,harnbar"
4hambar"
5grajd "
6 vaira"

Fig. 4. "Zemlianika" on the right bank of the Danube (after Petdr
A. Petrov) : 1. central room "at the fire" ; 2. living room ; 3. barn ;

4. larder ; 5. stable ; 6. hearth.

The question which rises is the following : how was this type of abode
preserved in Oltenia region almost up to our times 'I It seems to us that the
answer must be looked for in the different historical and social-economic
conditions. U n til Bulgarian people conquered its independence in 1877, with
the help of the Rumanian and Russian peoples and armies, the Turkish beys
represented the ruling feudal class in Bulgaria. The political and military
collapse of the Turkish power meant also the rapid dissolution of feudal
class, which Was almost completely foreign, and of the specific relations
of próduetion. The Bulgarian peasantry getting rid of the Turkish land-
owners, who had fled away, became masters of the land and made a rapid
progress. On the contrary, in Rumania the native feudal class continued
to hold their estates while the relations of production preserved to some
extent the specific feudal features until the radical agrarian reform of 1945.
Undoubtedly these relations characteristic of an obsolete social system,
maintained only by the complex play of the social conditions in our country
embodied in the well-known coalition of the bourgeoisie and landlords,

494 PAUL PETRESCU 10
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brought about the hampering of the development of peasant economy
and, implicitly, the persistency of some vestiges of the material culture
i.e. the abode of the feudal society.

Whether in the not so distant past, i. e. 50-60 years ago, one could
speak about two categories of abodes as well as about two areas where
one or another predominated the dug-out house and on-the-ground-

---

Fig. 5. Wall made of wooden girders.

level one ,-nowadays, the latter is widely spread both on the left and
on the right sides of the Danube.

In the zone we have studied in the far North-West Bulgaria the
on-the-ground-level peasant house which we shall call for shortly "the
peasant house", presents a series of features deserving our attention
owing to the fact that it illustrates the permanent ties between the areas
North and South of the Danube.
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In what concerns the materials used and the building technique
there may be noticed a certain differentiation between the houses of the
two subzones Cimpeni and PIdureni called thus after their relief
and geographical positions. To the Pgdureni subzone belongs the group
of -villages situated on the once well-wooded hills : Deleni, Funden!,
Rabrova, Bosnac, Perilovgt, Borilovgt, Poenita, etc. The Cimpeni subzone
comprises the majority of the plain villages of the Vidin district on the
Danube's bank and on the last portion of the Timoc : Cosova, Rächiti,
Bregova, BM, Virf, Novos51, Florentin, Stanotirn, CgpitInut, Tianovlt,
Negovanovät, Ginzova, etc. Regasding the materials used and the build-
ing technique the difference between the two subzones consists in the
fact that in the villages of Pa,"dureni timber is used to a greater extent
than in the plain villages where the unburnt brick and the brick are pre-
dominant at present. Naturally we find this difference between the hilly
areas and the plain ones in the neighbouring Oltenia too, but in the Timoc
region the use of timber, as a building material, does not attain at all
the ampleness it gets in Oltenia. We must add that we came across only
one house made of "gärnitg," (oak) girders disposed horizontally and
fixed up at joints. (Rahova village, Petre Pirvu.'s house). The girders
were very thin (6 cm thick) and not too wide (20 cm, figure 5). Cojuharov
too, recorded the scarcity of the totally wooden-built houses. 21 A little
more frequent is the building system in "popi" or posts. In PAdureni
the skeleton of the old houses built according to this system was com-
posed of "deregi" (strong pillars) hollowed out lengthwise (Fig. 6) into
which the horizontal wedge-shape ended girders were fixed. The posts
are thrusted in "temel" (the boom) and fixed at their top-ends in "po-
lätar" (from "polatA") a girder, part of the house's crown. The posts
are joined together by a piece of wood placed obliquely called "paiantA".
Besides the "g/rnita" wood (oak) and beech wood, acacia was used too.
The posts in the corners of the house are called "coltari" (corner pillars)
corresponding to the Bulgarian "igla". 22 The old wooden houses were
propped up, like those in Gorj, on enormous stones, called in Timoc
i 'Beaune" (chairs), in view of their function to sustain the house ; they
were placed in the corners and the middle of the house's façade, the stress
point of the separating wall of the rooms (house of Marin Gogu in Peri-

21 G. Cojuharov, op. cit., p. 92.
22 G. Cojuharov, op. cit., p. 108.
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Fig. 6. Oak-frame of an old house (beginning of XXth century).

The walls, like in many newer constructions in PAdureni, are made of
acacia wattling stuck with "tina" (mud). The disappearance of the forests
and, consequently, of the massive construction timber, brought about
the generalization of the use of wattle. In the transition phase towards
the brick structures, the wooden skeleton was filled up not with wattle-
but with adobe and bricks. Nowadays, especially in the plain areas, the
use of adobe and bricks has become common. Sometimes in the thick
plastering of the adobe-built houses brick fragments were thrusted
(Fig. 7). .

On the girders of the ceiling carved in rough wood, so much unlike
the beautiful and carefully shaped ones from the Mehedinti and Gorj and
even from Dolj districts, it was built the wooden ceiling cut into two "baschi"
or a ceiling made of "vAluri" (straw mixed up with mud). The rafters
called sometimes "mirtaci" (a remnant of the dug-out hut's roof where
the pillars sustaining the straw and ihe mud were called so) are strong enough

13 FOLit ART IN TIMOC 497

lovIt). As time passed by a stone foundation was built between the great
stones. A somewhat similar building system is used in the villages of
Cimpeni area ; the older houses are built either from "popi" fixed into
the boom, possessing a wooden frame or by pillars fixed into the ',ground..
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to prop up the heavy roof covered with hollow round tiles named here
"bricks" (Fig. 8).

The whole hip roof (called in Bulgarian cedri irodi)23 is very often
.covered with hollow tiles. Nowadays, very rare specimens show that,

Fig. 7. House made of adobe with brick fragments into the
plastering (beginning of XXth century).

in the past too, straw was used as well as stone plates 24 in zones farther
in the south than the searched area.

In what concerns the materials used and the building techniques,
the total lack of shingles, the massive presence of the hollow tiles, the

23 G. Cojuharov, op. cit., p. 108, note 63.
" G. Cojuharov, op. cit., pp. 63, 64 and 65.
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Teduced use of timber and the expansion of the framework structures,
underline the predominant pure southern character of the peasant abodes
in Timoc.

The arrangement of the rooms, the plan of the house, reflected

Fig. 8. Hollow-tiled roof.

sometimes in the fagade's composition too, rise a very interesting series
of questions concerning the architecture on either bank of the Da-
nube. Of course, the variety of plans is large enough if we consider the
different variants and derivations. There are but two plans that have the
greatest weight in the folk architecture of Timoc. We refer especially to
the old constructions.

1. One of the widest spread plans we came across in the majority
of the studied villages was the one possessing a partial pillared gallery
in front of the "hogeac" only (the room sheltering the fireplace). The
"stove" appears over-dimensioned in comparison to the fireplace room.
Concerning the composition of the façade, this means the drawing in
of a portion from the line of the foundation's rectangle. The very
old character of the plan having partial pillared gallery had, as a
result, its being adopted both at the two-roomed house (Fig. 9, a)

the original type for this category of plans and at those with
three or even more rooms (Fig. 9, b, c). At a specimen in GrAdet village

.
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Fig. Houses' designs in Timoc. a) 150 year-old house in Grilder village : 1. room
sheltering the fireplace ; 2. hearth with chimney ; 3. "stove" ; 4. partial pillared gallery ;.
5. posts. b) Old house made of oak girders in Rahova village : 1. room sheltering the fireplace ;.

hearth with chimney ; 3. "stove" ; 4. partial pillared gallery ; 5. stone pavement on time
sides of the house, protecting it. c) House in Cudelin village: 1. living room ; 2. kitchen
range ; 3. passage ; 4. the "small stove" for clothes and chests ; 5. handsome "stove" ; 6. partial
pillared gallery ; 7. stone stairs. d) 120 year-old pub-house in Grddef Pillage: 1. cellar ; 2. hearth ;_

room sheltering the fireplace ; 4. room sheltering the fireplace ; 5. cellar ; 6. room ; 7. room
8. room ; 9. room ; 10. partial pillared gallery.

500 PAUL PETRESCU 16

we came across it even at a more developed plan of a pub-house, 150
years old (Fig. 9, d). The name given to the partial pillared gallery varies
from "Una" (Rabrova) to "polatI" (Florentin, Cudelin) and to "salvan"
(Gr&let). At the older two-roomed houses the hearth is not placed in
the corner of the "hogeac" but about in the- middle of the "primez"'
separating the "stove". At these old houses there must be remarked :

the existence of a "pop" (post) placed asymmetrically on the
pillared gallery ;

the extremely short ridge of the roof which gives the impression
that the hip roof merge forming a pyramid top (fact which can be alsa
noticed at the old houses in Gorj) ;

the chimney erected over the hearth.
This plan with partial pillared gallery is characteristic of the neigh-

bouring zones of the Mehedinti and Banat.
It is recorded also among the archaic plans of the past in very many

areas in Oltenia, Muntenia, Transylvania and Banat. The partial pillared
gallery of the many-roomed houses is bordered sometimes by archways
(Fig. 10).

2. A somehow late development from the point of view of tha
composition of a partial pillared house's façade is represented by the-
so-called plan with "inlet". It is also a partial pillared house which this
time is placed in the middle of the façade and attached initially to the-
three-roomed house (Fig. 11). The central "hogeac" with entrance from
two lateral "stoves" is recessed in comparison to the façade's line giving-
place to a sheltered inlet. The characteristic element of this plan is tha
existence of two hearths in the fireplace room, each one leading to a "stove".
This situation reflects the fact that this kind of houses was often inhabited
by two families (father and son, two brothers). Like the previous type-
of house with partial pillared gallery here also exists a "pop" placed
asymmetrically in order to leave open the entrance to the house. In other
cases the inlet has two or three archways.
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Fig. 10. Partial gallery-pillared house with archways.

,

Fig. 11. House with "inlet" (the second half of XIXth ccntury beginning of
XXth century).
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The names of "tindl" and "polatI" are preserved. The inlet occurs
also at houses with a vast plan, having sometimes up to five rooms (Fig. 12).

It must be remarked that
very often this plan results
from the subsequent addition
of a room joined to a partial
pillared gallery which initially
was asymmetrical. Cojuharov
noticed it too. 25 This is a proof
of the oldness of the asymme-
trical partial pillared gallery.
In fact, we must notice that
symmetry is a much newer
tendency in the design of the
peasant houses.

The design endowed with a
central fireplace room with two
hearths is to be frequently met
on a large enough strip in
Rumania alongside the Danube.
This design is familiar to South-
ern Oltenia and Muntenia, as
well as to Dobrudja. It is also
to be found in some zones in
Banat. In the rest of Rumania,
the central porch with one
fireplace occurs in isolated
zones as Sibiu and NIslud, yet,
we cannot consider the exist-
ence of any relation with the
design we have described above
and which we consider a South
Danubian element. It appeared
also at the developed dug-out
huts already described.

An element in the folk
architecture of Timoc, pending
to both the design and the
façade, is the look-out tower.

25 G. Cojuharov, op. cit., p. 70.

a)

celar 2 &yea(' 3 .vatri"
soba mare' .5.1inda 6..soba

7, dereg" 8 scar de peke

2.hogeac
co14.cuptor-sobioarbé°5_cohare"
5.;sobá".7.patur, marl pe par/
bilufi" ".9.sobá"

Fig. 12. Designs of houses with "inlets". a)
Stanoiirn village house : 1.1arder ; 2. room shelter-
ing the fireplace ; 3. hearth ; 4. the " big stove" ;

entrance-hall ; 6. "stove" ; 7. post ; 8. stone
stairs. b) Old house in Tianovdt village : 1. "stove" ;
2. room sheltering the fireplace ; 3. hearth with
chimney ; 4. blind oven-stove ; 5. corner cupboard ;

"stove" ; 7. big beds on wooden, buried legs ;
8. partial pillared gallery ; 9. "stove" ; 10. stairs ;
in older constructions, th% pillared gallery stretch-
ed up to the corner of the house (including the

bed 7).
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In all the studied villages we came across very beautiful specimens of this
important architectural element (Figs. 13, 14, 15, 16). In the majority of
cases it was built over the cellar's entrance and placed asymmetrically,
with an impressive regularity, to the left side of the house, having a three
sided roof and being adorned with adobe archways and a low fret-
work ballustrade ; this look-out tower is directly connected to the type
of look-out tower so -vvidely spread in the North of the Danube. We must
mention that in the rest of North-West Bulgaria except Timoc-valley
it is extremely rare being scarcely met in Cojuharov's study. 26

It was met by the same author only once in Strangea village. 27
Also, it is not met in Rodopi. 29 Cojuharov noticed it in South Dobrudja
and appreciated it for its beauty. 29 It was of the same type as that in
Timoc. In the Eastern and Southern Bulgaria and partially in its central
part, there is a room which could be considered as an equivalent to the
look out tower, namely the "saloon" or the "bedroom" with consoles
built on the upper floor of the building. I mentioned in a study 20 that I
came across it in Mesembria. Beautiful specimens were recorded in Ar-
banasi and Coprivstita too.

In some cases the look-out tower of Timoc is combined with an
inlet, which increases its depth. It is an example of a combination of the
Northern and Southern Danubian elements.

The tall storeyed house is very rare in the studied zone. Those
a few specimens we met belonged to merchants and had shops on the
ground level (Fig. 17), or to well-to-do peasants (Fig. 18). Some of them
had the storey advancing in a console, betraying an evident southern
influence (Fig. 19). Sometimes the storey is determined by the existence
of an uneven ground and other times it may be considered as a transform-
ation or as a transition phase between an outhouse typical of the area,
i. e. "utrakana" and a house (Fig. 20).

As a rule, the ornamentation of the old folk architecture in the
studied zone is very little developed. We recorded only a few specimens

26 G. Cojuharov, op. cit., pp. 76-77 and 80 where a plan from Lapusna and a photo-
graph from Bercovita can be seen and note 43, p. 107, where P. is called "predereve ".

27 Complecsna naucina strangeartsca ecspedifia prez 1955 godina, Sofia, 1957, G. Coju-
harov, Narodna jilicina arhitectura o Taiona na Strangea planina, is presented a single look-out
tower in the village of Fakia, figure 28, p. 124.

28 Complecsna naucina rodopsca ecspedifia prez 1953 godina, Sofia, 1955, Liuben Toney,
Narodnata arhitectura o rodopschia crai, p. 77-142.

29 Complecsna naucina dobrogeansca ecspedifia prez 1954 godina, Sofia 1956, G. Cojuha-
rov, Dobrogeanscata cdfcia, "the front look-out tow3r confers the house a particular beauty.
It occurs very frequently in Dobrudja and may be considered a characteristic feature
f or the local houses", p. 68.

a° P. Petrescu, Peasant Rumanian house with look-out totver, SCIA, 1959.
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Fig. 13. House with look-out tower built on a tall cellar's entrance (beginn:ng
of XXth century).

Fig. 11. H9use with look-out.tower and "inlet".
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Fig. 15. House with look-out tower.

444

-

,$

,

Fig. 16. House with look-out tower (beginning of XXth century).
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Fig. 17. Storeyed-house (beginning of XXtb century).

Fig. 18. Storeyed-house (beginning of XXtb century).
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Fig. 19. Storeyed-house built in console (begineb g of XX,h century).
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Fig. 20. "Utrakana"-house.
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of very rudimentary carved pillars and of girders' ends belonging to
the roof which were also simply ornamented. At the old houses the
plastering and colour were completely absent, the glittering whiteness
of the lime supplying the dominant note of the village flooded by verdure..
An element of variety is created by the strong and carefully built up
chimneys which had their upper parts
adorned with pieces of ceramics repre-
senting lions and birds (Fig. 21).

The concern for nicely built chimneys
is characteristic of the South Danubian
structures, such specimens being met in
North of the Danube only in the Banat
area in the neighbourhood of Jugoslavia.

The archways are an important
item of the façade that marks the
whole arcbitecture of the zone. Very
simply treated, semicircularly shaped,
made of adobe, they occur, according
to our observations, at all types of houses
mentioned above, starting with the two
or three-roomed ones up to those endow-
ed with a look-out tower. The decorative
effect of these archways called "ochiuri
de polatA" (Florentin), "cubele" ("cubea"

dome, Stanotirn) or "chimire" (Bre-
gova) is particularly striking. The white
semicircles contrast with the shadow on
the pillared gallery on which they move,
leaving the impression of a graceful
and light building. As a decorative ele-
ment of the façade the archway is so
much appreciated in the area that in
banks of the Danube in which the presence of the influence of the
bareque architecture from the nearby Banat is visible, it has been
conveyed to houses very different in aspect. More than that, the archways
are present even at the main outhouse of the area "utrakanA" we have
mentioned above. From the information we gathered, corresponding in
the main to Cojuharov's ,1, the archways seem to have been introduced
about the end of the last century by craftsmen who had come from the

3' G. Cojuharov, op. cit., p. 96 and note 77, p. 109.

Fig. 21. Ceramics "lion-shaped"
chimney.

a couple of villages on the
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other side of the Timoc and who had worked for a while in the big
centres (Vidin, Calafat) on the Danube.

In our field research done in the villages on the bank of the Danube,
we recorded also an architecture evidently imported from Banat. In
Stanotirn, a large and rich village, we were impressed by the very big
five or six-roomed houses boldly coloured in red, yellow, blue, green
and having the aspect of villas built in a style near or derived from the
baroque (Fig. 22). Undoubtedly, they are a reflection of the urban
architecture practised in the Banat towns during the Austrian occupation.
What seems to us particularly interesting is the fact that each house
has got in its design the look-out tower though hidden under the aspect
of a façade and exaggerated ornamentation of a baroque pattern. In
addition, the look-out tower in the form of a closed, large-windowed
room is also built over the "podrum" (the cellar). The semicircular archway
is present here too. This kind of architecture with an evidently fashionable
character was practised betwe,en 1900 and 1940. Rare specimens are
older than the beginning of the century.

Extremely important for the demonstration of the quick rising of
the living standard of the population in the years of people's power in
Bulgaria seems to us to be the trend of the evolution in architecture in
the studied area. The new houses are larger and modern in their aspect
and these facts are materialized in simple lines and a discreetly arranged
geometrical layout, consisting especially in a coloured plastering in relief.
Many of them are multi-storeyed, possessing up to 8 rooms. The building
materials are the burnt bricks, the cement for girders and pillars, the
hollow tiles for roofs (Fig. 23). Large verandahs offer the houses an open
and hospitable aspect (Figs. 24, 25). Sometimes, it may be noticed in the
façade composition the preservation of some patterns belonging to
traditional architecture : the inlet with 'pop" and two archways on the
house's axis (Fig. 26). Ornaments in relief are elaborated on the plastering :
lions, two doves on the one side and the other of a plant (an image stumped
of the "life's tree" and naively realistic human figures) (Fig. 27).

The presentation of the architecture of the area cannot be concluded
without mentioning at least incidentally the outhouse called ' utrakana"
a two-levelled structure having the stable on the ground level and the
hay barn on its upper part (Fig. 28). Utrakana alone would deserve a
whole study owing to its variety in building materials and design. We
confine ourselves here at saying that it may be met both at the old home-
steads and the new ones, assuming of course, different forras ranging
from the rudimentary ones where the basic material is the unshaped
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Fig. 22. House with "baroque" architectural elements.

Fig. 23. House in the building process.
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Fig. 24. New house.

Fig. 25. New house.

we'

www.dacoromanica.ro



!v,1

'4

,

14,1

,-

Air

, .

-E.°. .

-
Fig. 26. New house with "inlet".

Fig. 27. Aspect of a plastering in bold relicf.
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Fig. 28. Attached structure called "utrakana".

Fig. 29. General view of the village of Rabrova.
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32 G. Cojuharov, op. cit., p. 80.
33 T. Zlatev, Blilgarskata c4cia prez epohata na Vdzrajdaneto, Sofia, 1955, p. 63; the

same, Bdigarsca bilova arhilectura, kn. I, Sofia, 1948, p. 89, afler G. Cojuharov, OD. Cit., p. 96.
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wood, to the almost pretentious ones with archways and coloured plaster-
ing like at the houses. Having a whole hip roof, "utrakana" often
possesses a dwelling room. We have got the impression that we are con-
fronted with a rapid evolution, in the framework of which there will be
attained a combination between outhouse and abode as it happens in
different regions of Rumania.

In writing about the architecture in North-West Bulgaria, including
the area studied by us, one of the Bulgarian researchers states that "it is
difficult to make a general characterization" of this old folk architecture.32
It is true that after doing field researches in almost the entire Bulgaria
we tend to give credit to the difficulties the respective author came across
in his attempt to relate the North-Western architecture to that of Stran-
gea, Rodopi or to that represented by the abodes in Copriv§tita, Plovdiv.
Yet we consider that this North-Western architecture has got very well
defined elements in what regards the design and elevation, fact which
prompted one of the specialists in Bulgarian folk architecture 33 to consi-
der it as a separate unit bordered in the East by the river Iscru. Never-
theless, we think that Zlatev looked upon things somehow unilaterally,
connecting this architectural area to Central Europe and basing his argu-
ments on the existence of the semicircular archways. First of all we must
take into account all elements and not only the archways and secondly,
we have to bear in mind the fact that such archways exist in the rest of
Bulgaria too, leaving aside their existence on a large part of the Rumanian
territory, much nearer the area under consideration than Central Europe.
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PARALLÈLES FOLKLORIQUES SUD-EST EUROPÉENS

par ADRIAN FOCH1

Le fait est aujourd'hui bien connu : par delh les formes et les ex-
pressions différentes qui tiennent au caractère spécifique national, il existe
dans les Balkans un fonds folklorique commun et relativement unitaire
qui, pour tous les peuples de cette région, constitue le berceau le plus au-
thentique de leurs traditions populaires, le point d'irradiation mais aussi de
con_yergence de leur culture. C'est également un fait unanimement reconnu
que ce parallélisme confere justement h la culture de eette parti
du monde une physionomie h part, dont la complexité et le caractère
spécifique la différencient, qualitativement parlant, de la culture des
peuples voisins.

La présente étude, si elle n'aspire pas à élucider les problemes
ardus de principe et de méthoclologie concernant ce parallélisme, se propose
pourtant d'apporter une contribution à l'étude compai ée du folklore
sud-est europ(en en abordant un seul theme poétique, mais un theme
connu et fructifié par les créateurs populaires de tous les peuples de la
péninsule. Il s'agit d1i theme artistique qui représente le héros populaire
mortellement blessé, falsani-s-on testament et priant ses compagnons ou
bien un autre messager, passant par lh par hasard, d'aller dire h sa mere,

sa femme ou à ses sceurs, qu'il est mort et s'est marié dans l'autre monde.
Dans un langage technique, il s'agit d'un theme poétique qui comprend,
dans une formule poétique irréductible, le motif du « testament du héros
associé à celui du « m,ariage du mort

L'existence d'éléments semblables dans le folklore de plusieurs peu-
ples s'explique par deux causes différentes. Ainsi, l'onpeut trouver, dans le
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folklore des divers peuples, des traits communs sans que ces peuples gent
eu des contacts historiques. Autrefois, devant un tel cas, on s'empressait
de mettre l'identité du répertoire folklorique au compte de «l'unité de la
nature humaine », de la « ressemblance qui existe entre tous les hommes,
et surtout entre ceux qui ont atteint le m6me degré de développement
spirituel ». A cette thèse d'inspiration psychologique, les chercheurs ont
apporté les amendements nécessaires en précisant que, dans ce cas, «
s'agit d'une ressemblance entre des phénomènes dus A, une kléologie his-
toriquement déterminée, et done A, une ressemblance entre les relations
sociales » 1. Autrement dit, la cause la plus fréquente demeure «l'existence
d'une ressemblance entre les conditions sociales, économiques et politi-
ques dans lesquelles ces peuples ont vécu et se sont développés » 2. Telle
est également l'opinion de Maximilian Braun 37 qui affirme : « la possi-
bilité d'une génération spontanée [des sujets, des motifs et des images du
même genre], en d'autres termes de leur apparition indépendante chez des
populations vivant dans des conditions similaires ». D'où cette conclusion
que « des prémisses similaires d'ordre social et concernant la vie de tous
les jours donnent naissance, là aussi, à des sujets semblables, lors méme
qu'il n'existe aucune sorte de contact culturel clirect ni d'influence litté-
raire réciproque entre les peuples » 4. A cette thèse d'ordre général un cor-
rectif est venu s'aj outer, selonlequel, même si les conditions sociales et éco-

_nomiques sont rulativement semblables, l'histoire politique des clifférents
peuples et leur création populaire p euv ( nt être différentes. o Dans la mesure
oh chaque peuple possède sa propre histoire, une histoire concrète et
qui ne saurait se répéter, différente de celle des autres peuples, les créa-
tions épiques de tous ces peuples différeront. La culture nationale, le carac-
tère spécifiquement national de chaque peuple, toutes choses qui le diffé-
rencient des autr( s peuples, sont étroitement liés Ai son histoire 3.

Quant A, la deuxième cause qui conditionne l'existence d'éléments
communs dans le folklore de plusieurs peuples, elle implique .Li_ne influence

V. M. Jirmounski, Dnuttemoe meopvecmeo cmiemicnux napoaoe u npo6.seuu cpaeuu-
MeAb11020 uarienus anoca. oHnapa IV. MeniAyitapogmatt cmaxt caauncTon, Moscou, 1958,.
p. 15, au sujet de la thiise de A. I. Kirpitchnikov, HyApyna, Kharkov, 1874, P. 46-47.

2 P. G. Bogatyrev, Henomopbte aw9auu cpaeliume.ebnoeo uarieuus anoca C4(16.11HCKUX
riapoaoe, Moscou, 1958, p. 10-11. Apud : N. Ro§ianu, Eposul popular rus si balada popularti
rornineascd [L'épopée populaire russe et la ballade populaire roumaine], dans s Romanoslavica
4, 1960, p. 204.

a Maximilian Braun, Hcmopumecnas Oeficmeume.ebuocmb e loaicuocmeamenors Kapoi9-
HOil anutiecnoti noaauu (Communication au IVe Congrés des slavisants), Moscou, 1958, p. 6.
ronéotypé et publié dans sHanecTnn AH CCCP*. OTgenenne .nwrepaTypm H Flamm, Moscou,_
18, 1959, p. 527-533.

4 V. M. Jirmounski, op. cit., p. 56.
V. I. Propp, Pyccisua se pouliecKuil anoc, Moscou, 1955, p. 29.
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réciproque directe entre denx on plusieurs peuples et, implicitement, une
influence culturelle. Telle fut la thèse de prédilection des chercheurs du
siècle dernier, lesquels accordaient une importance dém surée à Paspect

migrationnel » de la culture. Ce faisant, ils excluaient arbitrairement
majorité des peuples du banquet de la création artistique, leur niaient le
talent de conserver, sous une forme artistique, le souvenir de leur passé
national, ne leur accordant que celui de relater, dans leur propre idiome,
des sujets littéraires d'importation. Cette thèse doit done être débarrassée
de toutes les protubérances tendancieuses qui Pencombrent, pour étre
transformée en un instrument efficace de recherche scientifique. En
effet, dans les conditions historiques telles qu'elles se présentent dans la
réalité, il n'a pas existé et il n'existe nulle part de développement social
et culturel complètement isolé. Ilfaut done nuancer cette thèse en y intro-
duisant cette constatation que l'action culturelle réciproque, dans le cas des
phénomènes folkloriques, ne sgurait étre séparée de deux conditions
nécessaires : le rapprochement historique entre les peuples en question,
d'une part, et, de Pautre, l'existence de prémisses semblables dans leur
développArnents_ocial 6. Tel est le cadre théorique dans les frontières duquel
nous comptons poursuivre notre sujet.

Disonks tout de suite que le matériel que nous allons étudier n'est pas
de la meilleure qualité. En effet, il a été recueilli au hasard, et nullement
pour servir hi cette étude, de s orte qu'il reflète non pas la réalité folklorique
dans son acception la plus authentique, mais seulement le stade actuel
des recueils de folklore. On ne s'étonnera done pas d'y constater une sen-
sible inégalité d'ordre géographique. 11 faut y ajouter que les textes qui
intéressent notre étude n'ont pas tons été recueiMs dans le lame temps,
ce qui efit permis de cotr parer les phénomènes corre,spondant à un même
degré de développement de la société et de la conscience sociale. Nous voici
done en face d'un matériel qui, du point de vue historique, est nettement
hétérogène. Le principe ethnographique n'est pas mieux respecté car, la
plupart des matériaux n'étant pas recueillis à l'aide de moyens techniques
et scientifiques ni d'une méthode rigoureusement unitaire, on n'y trouvera
pas les détails les plus élémentaires sur la fagon dont ils ont été recueillis
et qui nous eussent permis de nous faire une idée de la circulation, de la
fréquence et de Pintensité de circulation des différents textes, ainsi que de
lenr authenticité folklorique. Il faut avoir surtout en vue leur aspect esthé-
tique, celui-ci constituant le principal critère d'appréciation des faits
folkloriques. Mais, là non plus, le matériel ne présente pas toutes les ga-
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ranties désirables. Cela étant, force nous a été de recourir A, des traduc-
tions qui peuvent être très belles mais fort peu. fidèles ou encore
-divers index de motifs ou répertoires thématiques qui ne nous ont fourni
que de simples résumés ou bien des schémas abstraits, cela faute de pou-
voir accéder aux recueils de base ; ou encore nous avons dû nous contenter
d'une information partielle, dans la mesure de nos possibilités de documen-
tation. Ces caractéristiques du matériel caractéristiques que, en général,
les comparativistes dédaignent de prendre en considération, assemblant
ainsi des éléments hétérogènes nous imposent d'être très prudents dans
l'énoncé des thèses, dans la marche de nos démonstrations et dans la nature
de nos conclusions. Voilh pourquoi nous nous proposons d'interpréter les
textes en les considérant surtout comme de simples symptômes culturels,
laissant le soin à d'autres études, portant sur une thématique adjacente,
de confirmer nos hypothèses.

Le motif de la mort héroique, dans les conditions mentionnées ci-des-
Bus, n'est pas, dans le folklore des peuples sud-est européens, un phénomène
isolé ou dt1 au hasard. On le trouve réalisé dans de nombreuses formules
artistiques, ce qui prouve l'intérêt qu'il offrait pour les larges masses du
peuple opprimé. Il n'est pas dans notre propos de tracer le tableau exhaustif
de ces formul es artistiques, car cela dépasserait le cadre de notre Uncle ;
pourtant, il nous semble nécessaire d'exposer quelques-unes d'entre elles,
pour créer la base nécessaire aux discussions qui vont suivre.

.Ainsi, chez les Roumains, ce thème parait assez répandu, puisqu'on en
trouve trois types différents, possédant une structure poétique bien définie
et ayant une large diffusion géographique. Le premier type est celui de
la vieille mère qui cherche son fils. Elle interroge le Danube, le brouillard,
le soleil, la lune, le vent, leur demandant ce gull est devenu et faisant son
portrait. Elle apprend ainsi qu'il gît, blessé, sur le champ de bataille. La
vieille femme se change en corbeau et vole vers son fils. Après quoi, le jeune
homme l'envoie chercher des remècles, guérit et repart au comtat, ou bien
ne guérit pas, succombe, et sa mère avec lui 7. Toutes les variantes font

7 T. T. Blrada, O edldtorie In Dobrogea [Un voyage en Dobroudja], Jassy, 1880, p.
113; Alex mdru Vasiliu, Ctntece. urdluri bocele de-ate poporului [Chants, souhaits et lamen-
tations funéraires populaires], Bucarest, 1909, p. 20; Gr. G. T3cilescu, Materialuri folkloristice
iMatériaux folkbriques], Bucarest, 1900, P. 1230; S. Teodorescu-Kirileanu, Comoara sufletului
[Le trésor de Fame], Suceava, 1920, p. 121. Ayant un développement épique divers : Gr. G.
Tocilescu, op. cit., p. 1259, 1284; Tudor Pamfile. CIntece de lard [Chants paysans], Bucarest,
1913, p. 74; G Giuglea, Note f i fapte de folclor si filologie [Notes et faits de folklore et de
philologie], Cluj, 1928, p. 526 (Elan de *Dacoromaniao, 5, 1927-8, p. 523-553). Voir un thinne
similaire chez Miron Pompiliu, Balade populare romine [Ballades populaires roumaines], Jassy,
1870, p. 75; Ovid Densusianu, Antologie dialectald [Anthologie dialectale], Bucarest, 1915,
p. 53.
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usage d'éléments fantastiques, certaines davantage, d'autres moins ;
en tout cas, ce qui caractérise ce type, c'est justement le large emploi du
fantastique et du miraculeux. Le second type renonce à l'épisode de la
mère, et l'action épique est beaucoup plus restreinte. Le preux, mortelle-
mEnt blessé, git au pied d'un arbre, guetté par les vautours. Il les prie de
porter h sa mère ou à sa bien-aimée sa main avec son anneau, la seule partie
de son corps gull leur demande de ne pas dévorer 9. Bien que le texte se
borne à un simple dialogue entre le moribond et les vautours, ce type n'est
pas encore complètement débarrassé des éléments fantastiques. Enfin, un
troisième type, assez proche du second, nous montre le preux blessé guetté
par un vautour et par un loup. Pour ne pas être déchiqueté par le vautour,
le preux tente de le tuer à coups de fusil, mais le vautour s'adresse h lui
dans le langage des humains et lui dit qu'il a 60 envoyé par son père pour
avoir de ses nouvelles 9. Comme dans le type précédent, on y retrouve
encore des éléments fantastiques, mais réduits à leur dernière expression,

tel point qu' on peut 1 s assimiler à un simple procédé artistique (la per-
sonnification).

Ce motif existe aussi chez les Serbes. Par exemple, le preux blessé
mort explique comment il &sire que l'on creuse sa tombe : large de deux

lancEs, longue de quatre, un rosier h sa tête, une fontaine à ses pieds. Ce
faisant, les jeunes gens qui passeront devant sa tombe se fleuriront de
roses, les vieillards apaiseront leur soif à la fontaine, et tous se rappelle-
ront sa mort héroique ".

Les Bulgares semblent avoir réalisé la m'éme idée selon plusieurs for-
mules, dont certaines proches parentes de celles que nous avons rencontrées
chez les Serbes et chez les Roumains. Par exemple, le preux blessé demande
que l'on dresse à son chevet l'étendard qu'il portait de son vivant. Près
de sa tombe, on creusera une fontaine et l'on plantera un jardin, pour que
les vieillards qui passeront puissent boire de l'eau à la fontaine et que les

° S. Fi. Manan, Poesii poporale din Bucovina. Balade romine culese si corese [Poésies
populaires de Bucovine. Ballades roumaines recueillies et corrigé( s], Botcsani, 1869. p. 28
S. Fi. Manan. Poesii poporate romine adunate si intocmile [Poésies populaires roumaines recueillies
et arrangées], Cerntluti, 1873, P. 55; D. Vulpian, Poesia populard lima in music(' [La poésie
populaire mise en musique], Bucarest, 1886, p. 87; Vasile Bologa, l'oezii poporale din Ardeal
tPoésies populaires de Transylvanie], Sibiu, 1936, p. 32; Avram Corcea, Balade poporale
tBallades populaires], Caransebes, 1899, p. 77; E Hodos, Poesii poporede din Banal [Poésies
populaires du Banat], tome II, Balade [Ballades], Sibiu. 1906, p. 148; S. Teoclorescu-Kirileanu,
op. cit., p. 48; Antologie de literatura populara [Anthologie de littérature populaire]. tome I,
Bucarest, 1953, p. 68.

9 O. Densusianu, Grain! din Tara Hafegului [Le parler du Pays de Hateg], Bucarest,
1915, p. 296. Voir un theme similaire chez I. Birlea, Cintece poporane din lllaramures. I. Balade,
colinde si bocete [Chants populaires du Maramures. I. Ballades, chants de Noël et lamenta-
tions funéraires], Bucarest. 1924, p. 70, ainsi qu'une variante de chants de soldats, ibidem, p. 69.

1° Talvj, Volkslieder der Serben. Zweiter Theil, Leipzig, 1853, p. 82-83.

16 C. 42.23
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11 St. Romanski, lipeargeab ua 6b.aeapcsume napoauu necuu. Tome I, Sofia, 1925,
type 680; Anton P. Stonov, Honaaa.eeq na nenamanume npeab XIX eenb 6bneapcnu
napoanu necuu. Tome I, Sofia, 1916, type 480, 482; tome II, Sofia, 1918, type 1060.

12 St Roinanski, op. cit., type 36; Anton P. Stollov, op. cit., type 440.
13 Anton P. Stollov, op. cit., tome I, type 427; tome II, type 663.
14 Tache Papahagi, Antologie aromineascd [Anthologie macédo-roumaine], Bucarest,

1922, p. 24.
16 lbidem, p. 42-43. Une variante tout a fait semblable (avec d'insignifiantes modi-

fications d'ordre lexical aux vers 3, 4 et 14) a été publiée par Pericle Papahagi, Din literatura
poporand a Arorntnilor. Materialuri folkloristice [Extraits de la littérature populaire des Macédo-
Roumains, Matériaux folkloriques], Bucarest, 1900, tome II, p. 854, texte LXXIV.

16 Anton Balota', Albanica. Introducere In studiul filologiet albaneze. Vol. I. Albania fi
Albanezii [Albanica. Introduction a l'étude de la philologie albanaise. Tome I. L'Albanie et
les Albanais], Bucarest, 1936, p. 281.
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jeunes filles viennent cueillir les fleurs 11. La formule est tout h fait sem-
blable à celles que nous avons trouvées chez les Serbes, mais aussi à des frag-
ments lyriques que nous retrouvons également dans la poésie populaire
roumaine. Un autre type raconte l'histoire que voici : le preux blessé
au pied d'un arbre. Un faucon souhaite qu'il meura pour qu'il puisse se
nourrir de son corps. A ces mots, le preux, hors de lui, se traine jusqu'h
son fusil et tue le faucon, puis supplie la Me Samodiva de venir le guérir.
Celle-ci survient et le guérit 12. Comme on le voit, ce récit se rapproche
assez des variantes roumaines citées au début de ce paragraphe. Enfin,
un dernier type raconte Phistoire de Krali-Marko. Celui-ci, blessé, est guet-
té par des vautours. II veut les chasser, mais ceux-ci lui disent qu'ils prient
pour sa sauté. Dans une autre variante, le preux malade demande aux
vautours de faire venir sa mère. Celle-ci anive et ils rneurent côte à côte.
Comme on le voit, l'histoire est assez ressemblante à celles que nous
content les variantes roumaines 13.

L'idée se retrouve aussi chez les Macédo-Roumains. Chez un groupe
macédo-roumain sl'Albanie, par exemple, on raconte Phistoire d'un preux
qui git blessé dans un col, guetté par trois vautours. Tiles supplie de ne pas
le dévorer tout entier mais d'épargner la main droite pour qu'il puisse écrire

sa mère et à sa femme 14. Dans une autre variante, le preux prie le vau-
tour d'épargner sa tAte, son cceur et sa main droite pour qu'il puisse écrire

sa bien-aimée qui Pattend 15
Le motif se retrouve également dans le folklore albanais. .Ainsi, nous

voyons un guerrier blessé prier ses compagnons de l'enterrer debout et
d'aménager une fenêtre dans sa tombe, pour qu'il puisse entendre, au
printemps, le chant des hirondelles et des rossignols. Mais il doit pro-
bablement exister aussi d'autres formules 16.

Les Grecs, eux aussi, ont traité ce thème dans un grand nombre de
créations folkloriques. Soulignons cependant que, grace aux recherches
approfondies consacrées aux chants <( klephtiques », nous sommes mieux
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inform& des modes artistiques dans lesqueLs ce thème a été traité chez les
Grecs. Mais du nombre plus élevé des types et des variantes grecs, mieux
vaut ne pas tirer des conclusions hâtives..Ainsi, un premier groupe comprend
les textes où le preux blessé s'adresse à son cheval et le prie de l'enterrer
en creusant la terre avec ses sabots et ses fers d'argent, puis de porter ses
armes à ses compagnons, son anneau et son mouchoir à sa bien-aimée 17.

Cependant, la formule la plus répandue parait être celle du preux qui, mor-
tellement blessé, prie ses compagnons de lui couper la tête pour qu'elle ne
devienne pas un objet de dérision dans les mains de Pennemi 18, motif três
répandu dans les chants et les vieilles coutumes des peuples balkaniques 19

Dans un autre cycle, le preux blessé à mort exige d'être enterré de la façon
suivante : ses compagnons le porteront au sommet du mont, creuseront
une fosse profonde avec leurs sabres, l'y placeront debout pour qu'il puisse
suivre le combat ; à droite, dans la tombe, ils laisseront une ouverture
pour gull puisse voir la lumière du soleil et de la lune et entendre le
chant des oiseaux et ceux des haidouks 29 Bien que la façon dont cette der-
nière idée est réalisée diffêre de ce que nous avons trouvé chez les Serbes
et les Bulgares, le fonds comme l'intention morale deraeurent les mêmes.

Comparant toutes ces solutions artistiques on constate que tous les
peuples du sud-est européen ont éprouvé le besoin d'interpréter, sous une
forme artistique, leur histoire commune, choisissant pour cela le même
aspect dramatique de leur lutte pour la liberté ; certes, la réalisation artis-
tique diffère d'un peuple à l'autre, mais on retrouve certaines formules sem-
blables chez les Bulgares comme chez les Serbes, chez les Macédo-Roumains

17 C. Fauriel, Chants populaires de la GI-gee moderne, tome I, Paris, 1824, p. 51; Tache
Papahagi, Paralele folklorice (greco-romane)[Parallèles folkloriques gréco-roumains], Bucarest,
1944, p. 60 (texte de Politis, p. 51-52; autres variantes : Marcellus, 124; Passow, 121-122;
Mihailidis, 75) ; Domokos SAmuel, As ajgörög kleflisz-balladcik is a román népballaddk, dans
Filólogiai közlöny e, 4, 1958, p. 110.

19 C. Fauriel, op. cit., tome I, p. 21, 179; tome II, p. 317-319; Tache Papahagi,
Paralele . . ., p. 54 (texte de Politis, p. 60 61) ; Domokos Sámuel, op. cit., p. 108, considère
que cette formule artistique constitue le trait le plus important des ballades klephtiques ;
A.D.Tsit iba, 'Apxotatx& 8.0toTEx& ,rpayoMot, dans Aoroypapfix», 1957-1958, p.74 (texte 6).

19 Voir l'attestation et les explications de cette coutume des Serbo-Croates, données
par Gerhard Gesemann, Heroische Lebensform. Zur Literatur und Wesenskunde der Balka-
nischen Patriarchalittit, Berlín, 1943, p. 134-135, suivi d'une abondante bibliographie, p.
348-349; en ce qui concerne les Albanais, voir F.C.H.L. Pouqueville, Voyages en Mora,
Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de l'Empire Othoman pendant les années
1798, 1799, 1800 et 1801. Paris, 1805, tome III, p.20, 109, 110. 177; en ce qui concerne les
Grecs, ibidem, tome I, p. 151. V. M. Jirmounski, op. cit., p. 14, affirme que ce motif est
largement répandu dans l'épopée des Slaves du sud et d'autres peuples, et qu'il est tiré de la
vie réelle s.

29 C. Fauriel, op. cit., tome I, p. 57; M/urnu/, G., Din literatura populard neogreacd.
II!. Haiducul pe moarte [Aspects de la littérature populaire néo-grecque. III. Le haidouk
mourant], dans Revista balcanica i, 1, 1911, n° 2, p. 9 10; Domokos SAmuel, op. cit., p. 111
D. A. Tsiriba, op. cit., p. 85 (texte 27).
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comme chez les Serbes, chez les Grecs comme chez les Bulgares ou les Serbes,
chez les Bulgares comme chez leurs voisins d'au-delà du Danube, les
Roumains. Cependant, toutes ces formules artistiques ne reflètent pas le
même stade de développement de la conscience sociale, lors même que toutes
reflètent la même réalité concrète, historique (en effet, certaines renferment
encore des traces du mythe et du conte hérolque, par exemple la tendance
A, conserver au héros son immortalité physique : il s'agit des variantes rou-
maines et bulgares où le héros guérit miraculeusement), fait dont témoigne
le dosage différent des Mails réalistes ou fantastiques. L'important, c'est
que tous les exemples analysés par nous attestent le caractère 01161..0 de
l'idée, tout comme le particularisme de la forme artistique qui tire son
origine de la tradition artistique de chaque peuple.

Jusqu'ici, nous n'avons pas donné d'exemples turcs, non que ceux-ci
n'existent pas, mais faute d'une documentation suffisante. Cependant,
nous avons de bonnes raisons de croire que, chez ce peuple comme chez
les autres déjà mentionnés, il existe des versions nationales du mhne
type que celui que nous venons d'étudier.

Du matériel cité plus haut il ressort, et c'est là l'essentiel, que ce
thème a effectivement intéressé les peuples en question, qu'on a tenté
d'y apporter de nombreuses solutions artistiques pour le concrétiser et
qu'il a connu une large diffusion géographique. Le problème du rapport
entre les éléments plus anciens, de nature fantastique, et les éléments
plus récents, de nature réaliste, donne lieu, cela va sans dire, à des inter-
prétations diverses. Mais le trait caractéristique de l'espke, en l'occurrence
du chant de haidouks, demeure l'invasion des éléments réalistes, qui con-
fèrent A, ces productions une structure idéologique et artistique toute
particulière. De ce point de vue, les chants grecs sont les plus caractéris-
tiques pour toute l'espèce, du fait qu'ils ont renoncé au fabuleux et au
fantastique et que le sujet comporte de nombreuses allusions nettement
historiques. Dans les versions des autres peuples que nous avons analysées
ci-dessus on rencontre une fusion cd hoc des deux catégories d'éléments,
avec une tendance à échapper à l'emprise puissante de la tradition du
grand chant héroïque. Cela peut, certes, prouver l'importance de la tra-
dition dans le processus permanent d'actualisation folklorique, mais cela
pent aussi élre une conséquence de l'emploi, sur un plan de valeurs nou-
veau, de formules artistiques anciennes vidées de leur Bens initial et ne
constituant plus, par suite, que de simples clichés artistiques, de simples
moyens d'expression. Résoudre ce problème sur le témoignage de
cette seule pike, constitue, cela va sans dire, une impossibilité. La Cache
d'établir le rapport entre la tradition et l'innovation dans le cadre de la
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grande chanson épique des peuples slaves du sud reste done ù accomplir.
L'apparition des éléments réalistes pourrait être également pour parler
en vulgarisateur interprétée comme un indice chronologique touchant

l'évolution de ce genre de productions. Mais cet argument, à lui seul, ne
nous permet pas d'affirmer le caractère plus récent des chants grecs,
comparés aux chants similaires serbes ou bulgares. Nous éviterons done
une interprétation de nature à remettre sur le tapis Pidée des emprunts
culturels, idée qui, dans le cas présent, ne repose sur aucun, fondement
scientifique. Tout cela est d'ailleurs si inextricable qu'attribuer à tel peuple
ou à tel autre l'initiative de Pinterprétation artistique d'un tel motif
reviendrait à renoncer à toute rigueur scientifique.

En fait, la même réalité historique et sociale s'est reflétée dans la
conscience de tous les peuples, et chacun d'entre eux s'est efforcé de donner
son opinion sur cette réalité. Que Pacte de création est partout indépen-
dant, nous en avons pour preuve la multitude des solutions, ainsi que leur
particularisme artistique. Les traits semblables que l'on retrouve dans le
folklore de certains peuples s'expliquent par le fait que, pour un méme
stade de développement de leur conscience sociale, ces peuples ont trouvé
un langage unif orme, employant et remettant en valeur des éléments
artistiques puisés dans un ancien fonds commun. De tout cela, il ressort
nettement que, par delà les différences dues au caractère spécifique national,
nous retrouvons chez tous les peuples la méme idée, du fait de Pidentité
des conditions historiques et sociales.

Mais, aux côtés de toutes les versions mentionnées ci-dessus, et
les dominant par la qualité exceptionnelle de la réalisation, il existe
également une version probablement commune à tous les peuples
du sud-eEt européen, version qui représente la synthèse de toutes les
expériences artistiques entreprises sur ce thème et qui, par ce qu'elle a
de général, a emporté tous les suffrages. Il s'agit d'une version qui combine
de fa çon cohérente, à une haute température artistique, le motif du
« testament du héros » et celui du « mariage du mort ». Dans ce cas, nous
pouvons dire que cette version intéresse l'essence même de la communauté
folklorique des Balkans ; en effet, nous sommes en présence d'un thème
semblable, transformé à l'aide de moyens artistiques semblableq, pour
aboutir a, une formule artistique semblable. Cette version présente pour le
.chercheur un surplus d'intérét du fait que, dans le cadre d'un seul et même
exemple, elle lui permet d'apprécier la profondeur et Penvergure de la com-
munauté artistique de la zone balkanique. La version dont nous nous °cou-
pons combine, dans une formule tout à fait nouvelle, le motif du preux blessé
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(« le testament du héros ») et celui du « mariage du mort ». On la trouve chez
les Grecs, les Macédo-Roumains, les .Albanais, les Bulgares et les Serbo-
Croates. Il n'est pas impossible qu'elle existe aussi chez les Turcs, car le
motif du « mariage du mort », dans un contexte semblable à celui que nous
rencontrons chez les Grecs, existe aussi chez les Turcs, témoin l'ouvrage
particulièrement bien documenté d'Elsa Mahler 21, Cependant, l'absence
d'un document péremptoire nous interdit d'aller plus loin dans nos
affirmations.

Nous parlerons plus loin de la provenance et de la signifi-
cation du motif du « mariage du mort lorsque nous discuterons du sens
de la fusion survenue entre les deux motifs pour former une version quali-
tativement nouvelle. Pour l'instant, contentons-nous d'exposer systé-
matiquement le matériel documentaire dont nous disposons.

En ce qui concerne le folklore grec, le matériel est aussi vaste qu'élo-
quent. Ainsi, dans un texte publié par C. Fauriel 22, le héros mortellement
blessé, s'adressant A, l'un de ses compagnons, l'encourage à affronter le
danger d'un ruisseau en crue, pour alleT au quartier général des klephtes,
là où, d'habitude, ils tiennent conseil avant le combat et oil, naguère, ils
ont sacrifié deux agneaux, Floras et Tombras. Si les autres compagnons
demandent ce qu'il est devenu, son camarade répondra qu'il s'est marié
en triste terre étrangère, qu'il a pris pour belle-mère la pierre du tombeau,
pour femme la terre noire, pour beaux-frères les cailloux. La variante
publiée par N. Tommaseo 23 ne diffère de la précédente qu'en ce qui
concerne quelques moments sans importance. Ainsi, nous n'y trouvons
pas le détail des deux agneaux sacrifiés par les klephtes. Pour le reste,
l'histoire est identique : le héros s'est marié en triste terre étrangère, a
pris pour belle-mère la pierre du tombeau, pour femme la terre, pour beaux-
frères les cailloux. Toute semblable est la variante publiée par le comte
de Marcellus 24. Dans cette variante, le détail manquant chez Tommaseo
réapparait ; les seules différences entre ces trois textes concernent les
attributs ; cette fois, le klephte s'est marié contre son gré en terre étrangère,
a pris pour belle-mère la pierre du tombeau, pour femme la terre profonde,
pour beaux-frères les cailloux. Dans une autre variante traduite en Ron-

21 Elsa Mahler, Die russische Totenklage. Ihre rituelle und dichterische Deutung, Leipzig,
1936, p. 408, dans la note, où elle cite, d'apriss O. Böckel, Psychologie der Volksdichtung,
Leipzig, 1906, P. 120, un passage d'un chant oÙ l'on voit un jeune mort répondrell ses parents

II ne m'est pas permis [de revenir sur la terre], mon cher père, ma chère mère, je ne peux
plus. Pas plus tard qu'hier, je me suis marié, tard le soir. Ma femme est le vaste monde, ma
belle-mère la tombe

22 C. Fauriel, op. cit.. p. 51.
23 N. Tommaseo, Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci, Venise, 1842, tome III,p. 335.
" De Marcellus, Chants populaires de la Grece modeme, Paris, 1860, p. 128.
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26 Tache Papahagi, Paralele p. 42-43 (texte de Politis, p. 48).
26 Domokos &mud, op. cit., p. 110 (le matériel mentionné : Passow, textes 35, 48,

56, 134).
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main par Tache Papahagi 25 l'histoire diffère ; en effet, la mère du klephte
y refait son apparition. Le blessé prie ses compagnons, des jeunes hommes
de Morée et de Roumélie, de ne pas passer par son village ni pendant le
jour ni au clair de lune, de ne pas décharger bruyamment leurs armes et
de ne pas chanter, de fagon que sa mère et sa sceur ne les entendent pas.
Au cas où celles-ci viendront pourtant à leur rencontre, ils commenceront
par éviter toute discussion sur son sort, mais, à la troisième question, ils
répondront gull a prig pour belle-mère la pierre du tombeau, pour femme
la terre, pour sceurs et pour cousines les cailloux. Cette fois, les modifications
essentielles portent sur le motif du « testament du héros », tandis que celui
du « mariage du mort » n'a connu que des modifications secondaires (absence
des attributs, remplacement des beaux-frères par les petites so3urs et les
cousines). D'autres références nous apprennent que cette solution se retrouve
fréquemment dans les chants grecs, où partout l'on retrouve les mémes
éléments de l'image finale : la belle-mère du mort est la pierre du tombeau,
sa femme la terre noire, tandis que les cailloux sont ses beaux-frères 26.
Tentant de caractériser la formule grecque, nous retiendrons que la version
résultant de la fusion des deux motifs est relativement stable, le point
de gravité de cette stabilité étant formé par le thème du « mariage du mort ».
Quant au motif du « testament du héros », la formule qui revient le plus
souvent est celle du message du mourant à ses compagnons d'armes, et
non pas à sa mère ou à d'autres parents. En ce qui concerne l'image nup-
tiale de la fin, éliminant tout ce qui est accidentel, autrement dit les attributs,
nous constatons que tons ces chants présentent le schéma que voici : dans
tons les cas, la femme du mort est la terre (noire, profonde), et sa belle- tnère
est, dans tous les cas sans exception, la pierre tombale ; quant aux cailloux,
ils sont généralement ses beaux-frères (une seule fois, ses sceurs et ses
cousines). A souligner que, du fait du processus d'actualisation permanente
qui domine la création folklorique, ce chant redevient actuel sous des
formes nouvelles, répondant A, des nécessités artistiques elles aussi nou-
velles. La refonte du matériel traditionnel s'est soldée par des modifica-
tions substantielles dans la composition de l'image nuptiale de la fin,
mais en se cantonnant strictement dans Patmosphère spécifique du c h.ant

klephtique ». 11 s'agit d'un chant de partisans largement répandu pendant
la seconde guerre mondiale, et où le héros blessé prie ses compagnons de
ne pas dire Ap sa mère qu'il a été tué, mais de lui raconter qu'il s'est marié,
prenant « pour belle-mère les bailes, pour épouse un éclat d'obus, pour
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frères et pour cousins les montagnes ». Il semble que cette version moderne
du chant « klephtique » reproduit à son tour une formule intermédiaire,
en l'espèce un chant de soldats du temps des guerres balkaniques, n'y
changeant que les données concrètement historiques, et s'en tenant en
général au mème schéma poétique comme à la même signification 27.
Ainsi done, si nous voulons établir le schéma. de l'image nuptiale des chants
grecs appartenant à cette catégorie, il nous faut noter également cette
modification dans la composition de la famine d'outre-tombe du mort,
mais en retenant le fait que, dans tous les cas, les éléments de l'image
sont tirés du monde matériel.

En ce qui concerne le folklore macédo-roumain, on possède égale-
ment des témoignages suffisants pour nous faire :une idée de la version
caractéristique et connaltre sa diffusion géographique. Une première
variante, recueillie à Crusova d'un habitant du village de Gramoste et
publiée par Tascu Sunda 28, n'est guère explicite quant aux causes
de la mort du jeune homme Celui-ci, malade et voy ant qu'il One ses
compagnons, que ceux-ci projettent de l'abandonner, les prie de le porter
au sommet du mont, à l'ombre des hêtres et des pins, là où les bêtes sau-
vages ne viendront pas le dévorer. Par un certain côté, ce thème rappelle
la version grecque similaire où le klephte mortellement blessé demandait

ses compagnons de lui rendre le rnème service. Mais, à partir de ce mo-
ment-a, la version macédo-roumaine aborde Patmosphère spécifique
du motif du « mariage du mort ». Le jeune mourant prie ses compagnons,
quand, à Pautonme, ils traverseront son village, de ne pas tirer de coups
de fusil, de sorte que sa mère ne les entende pas. Mais si pourtant elle vient

leur rencontre, ils nelui diront pas qu'il est mort, mais West marié,
a pris la terre pour femme et la pierre du tombeau pour belle-mère.
Une variante de Samarina 29 présente un déroulement épique plus res-
treint, mais semblable. Ici, le mourant prie ses compagnons, quand ils

27 Information et texte nous ont été fournis par un étudiant grec de 25 ans, Ziatas
Hristos, qui nous a également offert une variante de transition. Outre les éléments tradition-
nels, tels que la pierre en guise de belle-mère, la terre noire en guise d'épouse *, on y trouve
un élément nouveau, ties montagnes noires en guise de frbres et de cousins It. Une ultime
variante oa l'élément nouveau prédomine sur le schéma traditionnel, recouvre toutes les
parentés d'outre-tombe du défunt, et, par la, appauvrit l'image , est celle que l'on ren-
contre dans le roman d'Elli Alexiou, M Tyl Xtípq, 1959, oil, a la page 225, on peut lire que
le héros a pris s pour belle-n-16re (le mont) Vitsi, pour épouse (le mont) Grammos, et pour
fréres et cousins (les monts) Murgani s.

28 Tascu Sunda, Cintece populare din Macedonia, culese ;i adnotate de autor [Chants
populaires de Macédoine, recueillis et annotés par Fauteuil, dans sArhiva s, Iasi, 6, 1895,
p. 712-713, publié à nouveau par Pericle Papahagi, op. cit., p. 888.

29 Arhiva Institutului de etnografie si folclor, Bucarest (A.I.E.F.), variante recueillie
par E. Dragnea, à Mangalia, le 18 septembre 1949, de la bouche de Ion Ceara, originaire
de Samarina.

www.dacoromanica.ro



13 PARALLELES FOLKLORIQUES SUD-EST EUROPEENS 529

arriveront dans son village, de ne pas tirer de coups de feu, pour que sa
mère et ses sceurs ne les entendent pas, ne viennent pas à leur rencontre
demander ce qu'il est devenu. Mais si pourtant on le leur demande, ils
ne diront pas qu'il a été blessé h mort, mais qu'il s'est marié et a pris une
bonne épouse, la terre, et pour belle-mère la pierre du tombeau. Les deux
textes semblent être tout simplement la version macédo-roumaine du
chant grec traduit et publié par Tache Papahagi dont nous parlions plus
haut ; de son côté, cette variante, assez isolée dans le folklore grec, pourrait
Atre un simple décalque du chant macédo-roumain. Enfin, une troisième
variante, publiée sans indication d'origine par Pericle Papahagi 30, raconte
l'histoire que voici : un jeune honame mourant prie un oiseau d'aller
trouver sa mère et sa femme et de leur dire qu'il s'est marié, qu'il a pris pour
petite épouse la fosse, et, pour belle-mère, la pierre du tombeau. On peut
done affirmer que la formule caractéristique du folklore macédo-roumain
est celle oil le jeune homme parle avec ses compagnons ; mais on peut
aussi trouver d'autres motifs subsidiaires qui emploient un matériel tradi-
tionnel assez répandu dans les Balkans. Cependant, la formule finale est
toujours la même, l'image nuptiale étant la suivante : la femme du mort
est la terre (une seule fois, la fosse), sa belle-mère est (toujours) la pierre
tombale. En comparaison avec le texte grec similaire, Pimage, chez lea
Macédo-Roumains, nous apparait plus pauvre ; en effet, sur trois possibles,
elle n'évoque que deux parents d'outre-tombe.

Le folklore albanais traite le méme motif, mais dans une interpré-
tation différente qui tient du caractère national de son art. Dans tous les
chants de ce genre, on parle de la mort d'un jeune soldat. Dans une
variante publiée en 1854 par Johann Georg von Hahn 31, le blessé s'adreFse
en ces termes à ses compagnons : « Je suis tombé, camarades, je suis tombé
au-delà, du pont de Kiabé. Saluez ma mère de ma part et dites-lui de
vendre les deux bceufs et de partager l'argent entre les jeunes gens du
village. Si elle demande ce que je Buis devenu, dites-lui que je me suis
marié ; si elle demande avec qui et quelle femme j'ai épousée dites-lui
que ce sont trois banes dans la poitrine et six dans les jambes et dans les
bras ; si elle demande quels sont les invités venus A, ma noce, dites que ce
sont les corneilles et les corbeaux ». Les commentaires qui accompagnent
ce chant albanais nous apprennent qu'il était très répandu 4 l'époque
où il fut recueilli, étant un « sehr verbreitetes Lied ». Nous ne déclivons
pas la variante publiée par Dora d'Istria 32, vu que l'histoire est exa ete-

so Pericle Papahagi, op. cit.. p. 891.
31 Johann Georg von Hahn, Albanesische Studien, Iena, 1854, tome II, p. 140.
32 Dora d'Istria, La nationalité albanaise d'apras les chants populaires, dans Revue

des deux mondes ., Paris, 1866, p. 398.
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ment la même et que c'est, pent-61re, la même pike traduite en français,
d'autant plus que Pécrivain ne nous dit rien sur les sources auxquelks il a
puisé. Aussi bien, à l'appui de notre hypothèse, nous citerons le common-
take de Pécrivain selon lequel, tout comme dans le cas de la variante
précédente, ce texte est le plus populaire de tous les chants qui célèbrent
la mort d'un jeune soldat. Autre argument en faveur de notre hypothèse
dans un cas comme dans l'autre, le héros est un mercenaire. Ce Mail ne
nous est donné que dans ces deux variantes. Le texte publié par E. Mitkos
et Beni Suef, dans la traduction allemande de J. U. Jam& 332 présente
quelques différences. Ainsi, le blessé désire que sa mère vende les deux
bceufs pour pouvoir restituer la dot de sa bru ; quant à la nouvelle épouse
du blessé ce sont deux banes dans la poitrine et quatre dans les jambes
et dans les bras. Pour le reste, le texte est identique aux variantes précé-
dentes. Une variante publiée par Qemal Haxhihasani et Zihni Sako 34
s'avère plus prolixe, mais sans s'éloigner de l'essence du contenu tel que nous
le connaissons déjà. Ainsi, le blessé demande que sa mère vende les deux
bceufs noirs pour restituer la dot de sa femme, le cheval blanc pour pouvoir
élever son garçon, le mulet pour pouvoir élever sa fine. Si la mère demande
ce qu'il est devenu, on lui répondra qu'il s'est marié avec trois balles dans
la poitrine ; si elle demande quel cheval il a enfourché (pour aller à la noce),
on lui dira qu'il s'est contenté de trois planches ; si elle demande quels
invités sont venus bi la noce, on lui répondra que ce furent les corneilles
et les vautours qui Pont dévoré. Nous connaissons aussi une autre variante,
traduite en roumain et parue en 1936 sous le titre Pasdre veagrei
[L'Oiseau noir]. Les éléments artistiques, tout en demeurant dans le
cadre de Pidée générale, sont différents. Ainsi, sur la tombe d'un jeune
homme, un oiseau noir qui est sfirement l'ame du mort croasse lamentable-
ment, priant les passants d'aller dire à sa mère que le jeune homme s'est
marié avec deux banes de mousquet. Si elle demande où il repose, on lui
dira que Pargile lui sert de lit et une pierre d'oreiller ; si elle demande quels
furent les parents qui banquetèrent à sa noce, on lui dira que ce furent
les corneilles et les corbeaux 35. Enfin, une dernière référence au folklore
albanais nous est offerte par Karl Dieterich 362 sous la forme d'un bref

33 E. Mitkos Beni Suef, Albanesische Helden-, Hochzeitslieder und Sprichwörter,
dans Zeitschrift für Volkskunde *, Leipzig, 2, 1889, p. 29.

" KEng'd popullore historike. Instituti i histori0 dhe i gjuhEsisë, Tirana, 1956, p. 172-173.
33 Cuget clar Valenii de Munte, 1, 1936, p. 123, avec cette note de N. Iorga : est

clair que nous nous trouvons devant une variante de la Miorita *. Publiée à nouveau dans
Gind rominesc s, Cluj, 4, 1936, p. 359-360.

38 Karl Dieterich, Die Volksdichtung der Balkanitinder in ihren gemeinsamen Elementen.
Ein Beitrag zur vergleichenden Volkskunde, dans Zeitschrift des Vereins fiir Volkskunde s, 12,
1902, p. 403, citant W. Kaden, p. 142. Deux autres textes nous furent envoyés pendant
que notre travail se trouvait déjit à l'imprimerie, par le chercheur Wilfried Fiedler
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(Institut fikr deutsche Volkskunde an der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin), que nous remercions également par cette vole. Ces deux textes recueillis, lors
d'une expédition spéciale des folkloristes allemands, entreprise en Albanie en 1957 ,
41 Starov6 et Gjirokastdr (No 109.1.6 et 116.1.7) ne mod ifient pas trop le schéma général
de l'image. Dans le premier cas, la fiancée du mort, ce sont deux balles dans la poitrine ;
les beaux-Ores deux popes et deux muftis ; le cheval de noce les quatre planches
du cercueil. Dans le deuxiéme cas, la fiancée, ce sont trois balles dans la poitrine et six
dans les jambes et dans les bras, et beaux-Ores les corbeaux et les corneilles qui Pont mangé.
Voir aussi le texte publié par Gustav Meyer : Essays und Studien zur Sprachgesehichte
und Volkskunde, Strassburg, 1893, Vol. I, p. 82-83.

37 A. P. Stollov, op. cit., type 474.
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résumé dont nous retiendrons cependant les éléments essentiels de l'image
nuptiale du final : les balles qui ont transpercé la poitrine et les bras du
mort sont la mariée, les corneilles et les corbeaux sont les parents qui
ont pris part h la noce. Comme on le voit h la lecture de tous ces exemples,
l'idée poétique est la même que chez les Grecs ou les Macédo-Roumains
quant à, la formule artistique, qui consiste à combiner le motif du « testa-
ment du héros » et celui du « mariage du mort », elle est aussi identique.
La différence essentielle réside dans le contenu plein de réalisme cruel, sans
détours, de l'image nuptiaie du final. Mais ceci met nettement en évi-
deuce le Bens même de l'image, qui n'est pas de consoler la mère en lui
apprenant, de fagon détournée, la triste vérité sur le sort du jeune homme.
Quant au schéma de l'image nuptiale, il est le suivant : les banes sont la
fiancée du mort, les corbeaux et les corneffies (quelquefois aussi les vautours)
sont ses parents. Bien que l'image nuptiale du nouveau chant de parti-
sans grec soit, comme les chants albanais cités ci-dessus, faite d'éléments
zimilaires (la fiancée du mort, ce sont les balles ou les rafales de balles),
un simple rapprochement entre les textes nous convaincra qu'il n'existe
pas de relation d'origine entre les deux versions. L'image du chant grec
en question ne s'est pas .formée h l'exemple de celle du chant albanais, mais
a grandi de l'intérieur, refructifiant le thème traditionnel proprement grec.

En Bulgarie, le même chant se retrouve dans une formule toute sem-
blable. Malheureusement, nous ne connaissons les matériaux que par
l'intermédiaire des principaux répertoires thématiques de la poésie popu-
laire épique bulgare. Ainsi, dans le répertoire de A. P. Stollov37, au numéro
474, on trouve le résumé d'un chant qui reflète les pensées et les désirs
d'un jeune homme : celui-ci veut se faire haIdouk, porter la chemise noire,
avoir une paire de pistolets à la ceinture et un long fusil sur l'épaule, se
promener dans la verte forAt, sur les cimes des montagnes, sur les rives
des rivières aux eaux glacées, et ainsi de suite. L'auteur donne comme
cinquième variante de ce chant, un texte du recueil des frères Miladi-
novitch (n° 234, texte originaire de Bitolia), oh le jeune StoYan, mortel-
lement blessé, demande probablement h ses compagnons de dire à
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sa mère qu'il s'est marié. Dans le répertoire de St. Romanski 38, on trouve,
au numéro 680, le résumé d'un chant où un jeune haidouk mortellement
blessé énumère ses dernières volontés (texte déjà analysé ci-dessus : le
mourant explique comment il vent être enterré). Comme troisième variante
à ce chant, on fait mention d'un texte recueilli par S. I. Verkovitch,
le jeune homme mortellement blessé demande à ses compagnons de ne
pas dire à sa mère qu'il est mort, mais de lui raconter qu'il s'est fiancé
avec une jeune fine nommée Velica. Le caractère des références ne permet
pas de prononcer un jugement net sur ces t extes ; retenons seulement que le
jeune homme blessé demande probablement à ses compagnons de ne
pas dire la vérité à sa mère, mais de lui raconter qu'il s'est marié (dans le pre-
mier cas, on ne nous dit pas avec qui ; dans le second, c'est avec une jeune
fine dont nous savons le nom, mais dont nous ignorons tout sur l'éventuel
symbolisme folklorique). Retenons pourtant que l'un comme l'autre texte
semblent être des variantes de chants de haldouks très répandus et que, si
restreintes que puissent être leur diffusion géographique et leur popularité,
ils n'en attestent pas moins la présence, dans le folklore bulgare, des mêmes
formules artistiques, c'est-à-dire de la combinaison du motif du « testament
du héros » et de celui du « mariage du mort ». En l'absence de détails d'ordre
esthétique, nous devons nous contenter de cette simple attestation de leur
présence dans le répertoire folklorique du peuple bulgare.

Les matériaux yougoslaves sont plus nombreux et plus éloquents. Ainsi,
dans une traduction de la poésie épique slovène due à Anastasius Griin 29,
le blessé demande à un compagnon de s'arrêter, quand il passera devant
sa blanche ferme, et de dire, à l'un des habitants de la maison probable-
ment, qu'il s'est marié avec la terre noire et le verger verdoyant. Un texte
de Bosnie publié par N. Tommaseo 40 nous raconte l'histoire d'un certain
Pierre Kovatchévitch, mortellement blessé par Georges Poutara. Une
« vila » s'approche du mourant et apporte des herbes pour le guérir. Mais
Kovatchévitch, sentant sa fin prochaine, lui dit : « Cesse de chercher des
herbes et ne perds plus ton temps pour rien ; va plut6t chercher mon ami
Georges Roukovina, que je lui dise d'écrire une blanche lettre à ma mère
et à ma femme ; à ma mère, pour lui dire de ne plus m'attendre ; à ma
femme, pour lui dire de se remarier, car Pierre s'est marié, près de Veleta,
sous les murs de la blanche ville, avec la terre noire et l'herbe verte ».
Toujours en ce qui concerne la Bosnie, nous possédons une référence
un porte-drapeau blessé parle de sa mère, de sa sceur et de sa femme,

38 St. Romanski, op. cit., type 680.
Anastasius Griins samtliche Werke in zehn Minden. Herausgegeben von Anton

Schlossar. Achter Band : Volkslieder aus Krain, p. 29. Edition princeps, 1850.
48 N.. Tommaseo, op. cit., tome III, p. 335-336.
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restées à Pattendre, tandis que lui s'est marié « avec la terre noire et le
veit sillon » 41 Enfin, un exemple serbe, publié par Auguste Dozon 42,
met en scène un personnage principal de la poésie hérolque albanaise, le
preux Mou1o. De plus, le sens de l'image nuptiale du final se modifie.
-Afoul.° est entré dans un village, à la tête d'une troupe de soldats turcs,
-pour s'y livrer à des représailles. Il se vante de prendre pour esclave la
plus jolie fille du pays. Soudain, un coup part et le preux tombe à la renverse
dans l'herbe verte, touché entre les plaques de métal qui ornent sa poitrine.
De la forêt, une voix lui crie : « Tu voulais une jolie fille, Moulo ; n'est-ce
pas qu'elle est belle, celle que tu a conquise, n'est-ce pas qu'elle est belle,
cette herbe verte ? » Dans le même sens l'image se retrouve, tout aussi
chargée de sarcasme et d'amère ironie, dans d'autres chants de haidouks,
tel le chant publié par M. A. Vassilévitch 43, ot un jeune homme capturé
par les Tuns est menacé d'être marié le lendemain, à l'aube, avec un jeune
arbre, tandis que la corde sera son beau-frère et que les corbeaux et les
vautours seront ses invités. C'est la même histoire que dans la ballade
roumaine de Corbea, où le pal, « Jupineasa Carpena, adusä din Slatina »,
sera la mariée du héros. Pour revenir à notre ballade, constatons que, à
part quelques éléments accidentels, le jeune homme mortellement blessé
demande qu'on dise à sa mère (dans d'autres variantes, à sa femme et
à ses sceurs) qu'il s'est marié avec la terre noire et l'herbe verte (d'autres
fois, avec le verger ou avec le sillon). Le contenu de l'image est pauvre et
mentionne, dans une double hypostase, la mariée d'outre-tombe du
défunt. Dans l'un des textes analysés, nous avons vu se glisser de pales
réminiscences de la poésie hérolque et mythique des Slaves du sud, autre-
ment dit quelques éléments fantastiques, telle l'apparition de la « vila ».

Chez les Roumains, cette formule poétique n'existe pas, bien que les
prémisses formelles aient pourtant existé. C'est que les conditions de vie
politique et sociale n'étaient pas les mêmes que chez les peuples balka-
niques. Dans une seule variante recueillie dans la région du Timoc
et qui se trouve done indiscutablement sous l'influence du matériel serbe
et bulgare nous retiouvons la combinaison des deux motifs, mais de
fagon confuse et relativement peu organique. En effet, dans ce texte, le
Danube raconte que le héros s'est marié avec la fille d'un prince [« o fatä,
de crai »] et a envoyé, sous la terre, une lettre à sa mère, lui demandant
de venir le marier. La mere arrive, l'emmène à la maison et la noce a

41 Jean MtiO n, La morl-mariage : une parlicularilé du folklore balkanigue, Paris, 1925,
p. 6-7 (Extr. dts Mélanges Ecole Roumaine en France).

42 Auguste Dozon, Poésies populaires serbes, Paris, 1877, p. 262-263.
43 M. A. Vasiilé\itch, Jyeoc.logench-u Ary3utunt ffio.ruzitop. II. Maneaouula, Belgrade,

1953, p. 293.
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lieu". Notons pourtant que, bien qu'elle ait pris naissance sous l'influence
des Slaves du Sud, cette variante utilise des données complètement diffé-
rentes. En effet, cette fois, la fiancée du jeune blessé est une « fille de prince »-
[« o fatl de crai »]. Or, cette idée ne se retrouve nulle part ailleurs dans
le folklore balkanique, sa provenance &taut strictement liée aux formes
caractéristiques du folklore roumain.

Maintenant, nous voici à, même de pouvoir récapituler. Partout
dans les Balkans (et probablement aussi chez les Turcs ; mais pour ceux-ci
les attestations directes font défaut), circule un chant spécial qui, réguliè-
rement, combine des éléments de provenance et de signification 'diverses,
en Pespèce le motif du. « testament du. héros » et celui du « mariage du
mort ». Cette formule, nouvelle du point de vue artistique et résultant de
la contanaination de ces deux motifs littéraires, présente une stabilité
étonnante, puisqu'on la retrouve circulant sur une aire aussi vaste et
s'illustrant dans le folklore de taut de peuples (Grecs, Macédo-Roumains,
Albanais, Bulgares, Serbes, Bosniaques et Slovènes), constituant ainsi
une présence parfaitement réalisée du point de vue esthétique et fonc-
tionnel. Certes, il n'est pas facile de se faire une idée absolument précise
de la fonction sociale de ces textes, en partant des seuls matériaux analysés
plus haut (recueillis au hasard, dans des conditions scientifiques qui
sont loin d'être satisfaisantes). Cependant, cela suffit pour signaler le
phénomêne dans ce gull a de plus général et de plus significatif. Ce chant,
par sa circulation intense et ininterrompue, s'est intégré au répertoire
folklorique de tons les peuples balkaniques. Par le message unique et très
précis qu'il transmet, il acquiert une valeur artistique qui n'appartient
qu'à lui. La fusion de deux motifs dans une nouvelle création artisti-
que est parfaite, tous deux se complétant réciproquement en ce qui
concerne leur Bens et leur va1eur. 11 est clair que le motif du « testament
du héros » a trouvé un complément idéal dans celui du « mariage du mort »,
la résultante de cette fusion s'élevant bien au-dessus du niveau artistique
des autres ceuvres appartenant au cycle du héros blessé. Rappelons-nous
que, dans certaines versions, le mourant demandait qu'on lui coupat
la tête ou qu'on envoyât sa main, en guise de message, à sa mère ou
sa bien-aimée, et nous nous rendrons compte de la distance qui sépare
la présente formule de toutes les autres tentatives artistiques. En fait, avec
cette formule, nous abordons le domaine de la vraie poésie, de la poésie
la plus authentique. La pike dont nous nous sommes occupé a éliminé
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les éléments réalistes qui n'impressionnent que par leur caractère insolite,
plein de cruauté et de brutalité guerrière, pour s'élever jusqu'à la signi-
fication générale du type, en employant, dans un autre Bens et sur un autre
plan psychologique, de vieux motifs folkloriques qui avaient prouvé plus
d'une fois leur réelle valeur poétique de suggestion et de communication
lyrique. On peut done dire que cette formule représente le couronnement "
de l'effort créateur déployé par les masses dans la recherche du meilleur
moyen d'exprimer, de fagon artistique, un aspect si important de la réalité
conerète, historique. Quant à cette fusion des deux motifs, on peut dire
qu'elle représente une synthèse poétique particulièrement réussie.

Le contenu de cette formule Panalyse l'a montré est relative-
ment stable. Il semble done que, de toutes les variations possibles sur le
motif du « testament du héros o, une seule s'est sentie davantage attirée
par la nouvelle combinaison et y a adhéré dans la presque totalité des cas.
11 s'agit de la formule où la vieille mère du blessé intervient non pas en
qualité de personnage de premier plan, et done créateur de conflit épique,
mais en tant que figure de référence lyrique, de contraste psychologique.
Wine si, parfois, nous rencontrons d'autres situations, celles-ci ne sont
pas caractéristiques de la nouvelle formule, semblent n'être que des re-
cherches, des tatonnements vers une forme plus parfaite. Ainsi done, dans
ses grandes lignes, la distribution des personnages du poème est la suivante :
le blessé, ses compagnons, samère (dans certains cas, ses sceurs et sa femme).

Le motif du « mariage du mort lui aussi paralt relativement stable,
bien qu'il se restr,igne ou bien s'amplifie d'un folklore A, l'autre. C'est
chez les Grecs qu'il est le plus ample ; en effet, le motif fait intervenir
dans la discussion trois personnages d'outre-tombe venus pour participer
la noce du héros : la femme, la belle-mère et les beaux-frères, des change-
ments n'intervenant que dans le dernier terme, alors que les deux premiers
demeurent immuables, et done caractéristiques de la version respective.
Tout à Popposé, nous trouvons la version serbe, où le nombre des per-
sonnages est réduit au minimum, mais renforce Pidée par un doublement
tautologique de l'expression. Chez les Albanais, par contre, nous avons
vu que la formule est différente, lors même qu'elle se maintient rigoureu-
sement dans les limites générales de Pidée. Mais on ne saurait demeurer
indifférent 4 la fagon dont l'image est construite, pas plus qu'au matériel
dont elle est formée. En effet, si nous étudions avec soin le contenu de l'image,
nous verrons que tons les éléments qui entrent dans sa composition provien-
nent, sans la moindre exception, du monde matériel : terre, fosse, tombeau,
pierre tombale, herbe, cailloux, banes, etc., chacun d'eux trouvant un corres-
pondant parmi les participants au « mariage du mort o. Tous ces éléments
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introduisent une note de réalisme tragique, car ils ne dissimulent pas le
sort du héros, n'affaiblissent pas l'impression douloureuse que produirait,
sans eux, l'annonce, simple et directe, de la mort du jeune homme. Mais
même lorsque l'image s'actualise, comme dans le chant de partisans grec,
les éléments continuent d'être tirés de la même sphère matérielle, en con-
f ormité avec la situation concrète, historique, qui fait Pobjet du Melt.
Cela prouve l'orientation indiscutablement réaliste de ce passage. La vérité
est que l'image ne se propose pas de faire vibrer la corde sentimentale ;
en effet, le Bens de toutes les formes que nous avons analysées est trop
évident pour que Pon puisse pa,rler d'une « allégorie » de la mort. Dans
le cas du matériel bulgare, le partenaire nuptial du héros n'est plus tiré
du monde matériel ; cette fois, c'est un être de chair et d'os, la jeune
Velica, mais dont nous ne saurons rien d'autre. Retenons done que l'image
nuptiale de la mort qui clôt le chant est formée chez la plupart des
peuples balkaniques qui la connaissent et en font usage d'un matériel
réaliste étroitement lié à Pidée de la mort et de Penterrement, et exclusi-
vement tiré du monde matériel.

Pour éclairer le sens de cette image, il est nécessaire d'expliquer
brièvement sa provenance et son évolution historique. Le premier fait

retenir, c'est que 'Image, dans la formule poétique dont nous nous
occupons, n'est pas uniquement associée à la ballade du héros blessé

mort. En effet, elle apparait dans bien d'autres chants épiques, se dépla-
(;ant dans le cadre du répertoire folklorique des différents peuples avec
l'aisance des « loci communes » [versuri dratoare].

Ainsi, chez les Grecs, on la retrouve également dans trois autres
cycles de créations poétiques. Par exemple, dans le premier cycle, il y a
un chant otiune jeunefemme explique que son époux est tombé gravement
malade et qu'elle est partie chercher des remèdes pour le guérir. Pendant
ce temps, son mari s'est remarié : « Il a pris la terre pour femme, pour
belle-mère la pierre du tombeau » 45. Dans le même cycle, nous pourrions
également inclure quelques chants funéraires qui comprennent une discus-
sion entre les parents et l'enfant mort. Le mort déclare qu'il ne peut plus
s'en retourner chez ses parents, parce qu'il s'est marié la veille au soir,
prenant pour femme l'enfer et pour belle-mère la pierre tombale ou la
tombe elle-même 46 Quant au deuxième cycle poétique grec, où se retrouve
la même image, il traite un thème très répandu dans-le folklore européen,

savoir celui du plongeur, qui f curnit à Schiller la substance épique de

45 Le comte de Marcellus, op. cit., p. 169.
45 Ibidem, p. 195: Tache Papahagi, Paryjele..., p. 44.
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47 Felix Liebrecht, Zur Volkskunde. Alte und neue Aufstitze, Heilbronn, 1879, p. 177
178, dans un commentaire sur A. Sakellarios, Cyprische Volkslieder, n° 31; p. 198, dans une
présentation de l'ceuvre de A. Passow, Popularia carmina Graeciae recentioris, no 523; p. 211,
dans une note it A. Jeannaraki, Krelas Volkslieder nebst Distichen und Sprichwiirtern, n° 118;
H. I. Papachristodoulos, Ard.torixec Tpceroatec Tijç P6Sou dans Actoypoupioo, 1959, texte
n° 40, p. 308 le jeune homme demande qu'on ne dise pas it sa mère qu'il s'est noyé,
mais quAl a épousé la fille d'un sorcier qui a ensorcelé la terre et la mer, et moi aussi ; et
volt& pourquoi je me suis marié

48 Le plongeur (Version d'ile-et-Vilaine). Mélusine s, 2 (1884(5), p. 139; Le plongeur
(Version des CBtes-du-Nord). Mélusine s, 3 (1886/7), p. 70; Cte de Puymaigre, Chants popu-
laires recueillis darts le pays Messin, Metz-Paris, 1865, p. 62; J. Tiersot, Chansons populaires
des Alpes françaises, p. 142, 175; Tr. Prodan, Miorifism francez, dans Fdt-Frumos 6
.(1931), p. 124 (deux variantes et bibliographic); Wilhelm Scheffler, Die franz6sische
Volksdichtung und Sage, Leipzig, 1884, tome II, p. 138.
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sa célèbre ballade Der Taucher. Mais, cette fois, le contenu de l'image
nuptiale s'éloigne de celui que nous avons vu plus haut ; en effet, ses
éléments ne sont plus tirés du monde matériel, mais de celui du mythe
et du conte populaire. Neuf frères arrivent auprès d'un puits et, comme
ils ont soif, y descendent pour s'abreuver. Le benjarain, Constantin-le-
Petit, se noie et, avant de mourir, les prie de ne pas dire A, leur mère qu'il
s'est noyé, mais de lui raconter qu'il s'est marié avec la fille d'un sorcier
et d'une sorcière, et de lui demander de vendre ses habits et de chercher
un autre garçon pour sa fiancée. Nous connaissons trois variantes grecques
de ce chant, rapportées par Felix Liebrecht, ainsi qu.'une autre publiée
récemment par H. I. Papachristodoulos 0. L'image nuptiale de la mort
n'est pas liée au cycle du plongeur tout entie,r ; on ne la rencontre que dans
quelques variantes françaises où, cependant, la partenaire nuptial° du
héros est une personne réelle (la plus belle filie du pays, de la paroisse,
etc.), le créateur populaire insistant, avec la galanterie propre aux Français,
sur la beauté exceptionnelle de la mariée. Mais dans tous les cas,l'image
tend 6, éviter d'annoncer brutalement et sans détours, la nouvelle de la
mort du jeune homme. Le sujet de la ballade est le suivant : une jeune
fille pleure au bord de la mer parce qu'elle a perdu sa bague dans les flots.
Survient un jeune homme qui s'offre d'aller chercher la bague, en échange
de l'amotir de la belle. A la troisième tentative, il se noie et, avant de
mourir, lui demande d'aller dire h, sa mère qu'il s'est marié avec une jeune
fille merveilleusement belle 48.

Enfin, le dernier cycle folklorique gee ot nous rencontions l'image
nuptiale de la mort raconte la mort d'un marin. Dans son testament,
celui-ci prie ses compagnons de ne pas dire à sa mère qu'il est mort, mais
de lui raconter qu'il West marié, prenant pour belle-mère la pierre du
tombeau, pour épouse la terre noire, pour frères et pour cousins les cailloux
du rivage. L'image est complétée par une présentation très plastique de
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50 Anton P. Stoflov, op. cit., n° 213 (l'auteur donne Ogalement trois variantes).
51 St. Romanski, op. cit., n0 35 (quatrième variante).
52 Anton P. Stoflov, op. cit., n° 99; Pentscho Slawejkoff, Bulgarische Volkslieder iTher-

tragen von Georg Adam, Leipzig, 1919, p. 87; Julie Kazaska, Chansons populaires bulgares,.
Sofia, 1945, p. 67; Georg Rosen, Bulgarische Volksdichlungen, Leipzig, 1879, p. 212-215._

35 St. Romanski, op. cit., n° 452.
" Julie Kazaska, op. cit., p. 31.
" Ibidem, p. 44-45.
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l'absurde : il reviendra A, la maison quand le corbeau deviend-a blanc
et se transformera en pigeon ». Dans une seconde variante les « cailloux
du rivage » constituent la dot du mort, remplaçant ainsi ses autres parents
(frères et cousins) d'outre-tombe. Dans la dernière variante du cycle que
nous connaissons, l'image générale est plus restreinte et aussi plus
abstraite : le marin dit qu'il s'est marié, prenant la mort pour épouse
et les cailloux pour fréres et cousins. Dans la partie finale, l'image du corbeau
transformé en pigeon refait son apparition 49.

De méme, dans le folklore bulgare, l'image nuptiale est associée
A, d'autres productions poétiques ; malheureusement, il nous est impossible
de les grouper de façon plus frappante. Quoi qu'il eia soit, l'important est
que cette image circule également en dehors de la formule poétique dont
nous nous occupons. C'est ainsi que nous la retrouvons dans un chant
qui raconte l'histoire d'un maltre-maçon qui, ayant regardé, du haut
de la maison qu'il construisait, une jeune filie qui passait, fait un faux-pas,
tombe A, terre et succombe. Avant de mourir, il prie les autres maçons.
de ne pas dire A, sa mére qu'il est tombé du haut de la maison et qu'il
en est mort, mais de lui raconter qu'il a épousé une jeune filie d'un autre
pays 50, ou bien une jeune fille de terre (qe ce e omer iun, sa moma nepHo-
aektHr) 51 Dans plusieurs autres cas, une jeune morte répond à sa
mère qu'elle ne peut plus s'en retourner parmi ses amies, pane
qu'elle est retenue par a un beau-frére de bois et une belle-mère
de terre » 52. Ailleurs, un jeune homme, condamné à mourir de la peste,
demande qu'après sa mort on Phabille en marié et que, dans le convoi
mortuaire, ses amis portent le drapeau nuptial, pour que toutes les jeunes
filles du village sachent qu'il s'est « fiancé avec la terre noire » 5. Autre
exemple : une jeune fille quitte sa mère en disant qu'elle s'en va déjeuner
avec sa belle-mère, son beau-père, son beau-frère et ses belles-somrs,
personnages qui, dans le cas présent, figurent la mort sous un aspect
nuptial 54. Ou encore, c'est une jeune fille qui s'est noyée parcel que sa
mére ne la laissait pas épouser celui qu'elle aimait, et qui demande qu'on
aille dire A, celui-ci qu'elle a épousé le Danube glacé 55. Dans une dernière
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pièce on nous raconte que la mère de Stoian, qui est parti se faire haidouk
dans la forêt, le maudit, formant des vceux pour qu'il se marie avec l'herbe
verte, à neuf pieds sous terre 56 La majorité des images qui paraissent
dans ces exemples sont formées à partir des mêmes elements du monde
materiel, la seule exception étant celle où il est question d'un être hu.main.

Dans tous les cas énumérés jusqu'à present, l'image nuptiale
apparait en liaison avec la mort soudaine et prématurée d'un jeune homme
ou d'une jeune fille, et, dans le cas où le hems était déjà marie, celui-ci
se remarie au moment de la mort.

Cependant, l'image se retrouve également, à plusieurs reprises, dans
d'autres zones du folklore des peuples balkaniques, plus précisément dans
les chants funéraires, destines aux jeunes gens qui sont morts avant
d'avoir été mariés. Ces chants font partie intégrante da ceremonial des
enterrements, auquel viennent s'ajouter, dans le cas particulier dont nous
parlons, de nombreux elements du rituel nuptial. La chose a d'ailleurs
été démontrée par de nombreux folkloristes tels que Ion Mu0ea 57 et,
plus recemment, Constantin Brgiloiu 58. On volt done que l'image nuptiale
de la mort, loin d'être une simple juxtaposition de mots, une pure figure
de style, repose solidement sur une réalité concrète, historique. Son Bens
derive du Bens general du ceremonial; cependant, à mesure qu'il s'en
éloigne pour se rapprocher de la zone profane des chants épiques, le Bens
de l'image se modifie en fonction de l'idée nouvelle qu'elle doit exprimer.
Notons cependant que, si loin qu'elle s'éloigne de son point d'origine,
l'image continue de n'adhérer qu'aux productions dont le centre épique
est représent4 par la mort d'un jeune homme non marié.

NOUS voyons done que les sphères des deux motifs, celui du testa-
ment du hems # et celui du « mariage du mort sont beaucoup plus larges
que leur simple association, la formule qui les réunit pouvant Atre, graphi-
quement, représentée par l'intersection de deux cercles. Bref, la formule
que nous avons étudiée ne représente que l'une des nombreuses possi-
bilités d'association des deux motifs. La coincidence des deux motifs
ne constitue pas un simple fait artistique &I au hasard, mais est, en
réalité, dictée par la communauté de sens et de fonction sociale, raison
pour laquelle les deux motifs ont été attires l'un vers Pautre, et pour
laquelle dans le cas qui nous occupe on peut parler d'une « zwang-
laufige Motivfolge », pour reprendre Pexpression d'un chercheur qui

56 Anton P. Stoilov, op. cit., n° 33.
57 Jean Muslea, op. cil.
" Const. BrAiloiu, Sur une ballade roumaine (La Mioritza), Genisve, 1946.
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sche Philologie s, 51, 1926, p. 207, apud : V. M. Jirmounski, op. cit., p. 24.

60 V. K. Jirmounski,, op. cit., p. 24.

540 ADRIAN BOCHI 24

a soigneusement étudie ce genre de problèmes 59, ou encore d'une
« logique interne » de la, succession des motifs « qui reflètent les lois et
les correspondances de la réalité objective, logique déterminée par le ea-
ractère historique de la conscience humaine qui reflète cette Mate », pour
reprendre les propres termes du savant soviétique V. M. Jirmounski 66.
De méme, le nouveau message qu'elle nous transmet n'est sfirement pas,
lui non plus, dii au hasard. Nul doute que si l'association de ces deux
motifs, pourtant si eloignés à l'origine, n'avait pas apporté quelque chose
d'entièrement nouveau, par rapport A, ce qu'ils exprimaient separement,
elle n'aurait pas justifié son existence ni connu la large diffusion territo-
Hale .dont nous avons souligné l'importance. Le sens totalement nouveau
de la formule provient de la tendance caractéristique des formes arehalques
du mythe et du conte populaire, tendance qui consiste A, conserver au
heros son,immortalité physique, A, lui assurer une invulnérabilité magique
ou une vulnérabilité conditionnelle, ou bien à recourir à d'autres formules
permettant d'éviter la suppression physique d'un héros aimé et respect&
Pendant la période de creation de ce chant, du fait de l'invasion irre-
sistible du réalisme et de la Write historique dans la creation populaire
(tels sont, nous l'avons montre, les traits specifiques du chant historique),
il ne pi]Invait 6tre question d'employer, pour exprimer cette tendance, les
vieux elihés qui venaient en contradiction avec les nécessités objectives
de la cOnscience artistique de l'étape historique en qucstion. Par come-

.

quent, le peuple eut recours à l'image nuptiale de la mort, qui avait,
semblait-il, le don de prolonger jusque par delà la mort l'existence terrestre
du h6oL Ainsi done, la mort du héros ne constitue pas une fin definitive,
inexorable, mais bien le passage d'un état à un autre, à un état de gloire
nuptial& &I A l'immortalisation par le chant et la poésie. 11 faut reconnaitre

1que cc m1essage touche notre sensibilité de façon on ne peut plus directe
et plus 'Aloquente, les motifs accomplissant leur destin artistique seulement
dans .bette unique et admirable combinaison que nous avons étudiée.

La Présente etude n'atteindrait pas son but, si elle ne posait et ne
s'effoiçait'de résoudre le problème de la genèse de la formule en question.
A ceti egOrd, il nous faut d'abord faire quelques precisions. Le materiel
poétique brut, en l'occurrence les deux motifs entrés dans la composition
de lk noavelle formule artistique, préexistaient dans le folklore de tous
les p6uP1es balkaniques. La gen6se de la formule ne saurait étre confondue
av6c eelle de l'un ou l'autre motif pris séparément ; la veritable gen6se du
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chant s'est accomplie au moment où les deux motifs, sur la base d'une
communauté nettement définie de sens et de fonction sociale, se sont
combinés pour donner naissance à un produit artistique qualitativement
nouveau. Notre attention doit porter avant tout sur ce moment essentiel
de la vie du chant, non sur ce qui l'a précédé, et done sur le point crucial
du rapport dialectique entre la tradition et l'innovation, c'est-A,-dire sur
Pinstant où un matériel ancien et peu expressif, grace aux profondes
modifications qualitatives survenues dans la conscience sociale (qui
reflète des relations sociales complètement nouvelles), est réintroduit
dans le circuit artistique général A, la suite d'une transformation fonda-
mentale de sa structure poétique, de son message esthétique, de sa fonction
social°, devenant ainsi une pike artistique absolument nouvelle et nette-
ment individualisée dans le cadre du répertoire folklorique.

Les questions auxquelles tout ouvrage de folklore comparé doit
répondre, touchant le problème de la genèse, sont donc de savoir si la
pike artistique est née chez un seul peuple, pour ensuite, par migration,
et grâce A, un contact culturel étroit et permanent entre les peuples, se
transmettre à tons les autres, ou bien de savoir si elle a pu mitre séparé-
ment chez chacun d'entre eux, sur la base de similitudes profondes
existant dans la conscience des hommes et dans leurs relations sociales
et économiques.

Qu'elle ait pu naltre séparément par conséquent sans qu'aucun
emprunt, aucune influence n'ait été nécessaire , nous en aVons pour
preuve l'existence, dans le folklore ukrainien, d'un cycle de chants du
méme genre. Par exemple, un motif bien connu dans la création populaire
orale du peuple ukrainien est celui né de la coutume des lamentations
funèbres oil un jeune Cosaque mortellement blessé fait porter à sa
mère, le plus souvent par son fidèle coursier, la nouvelle de son mariage
avec la sombre tombe 61: En Roumanie, ce matériel poétique a été étudié
pour la première fois par Gr. G. Tocilesco 627 qui a donné la traduction
d'une variante rapportée par Phistorien russe Saramzine. Dans cette
variante, le Cosaque blessé envoie son cheval avertir les dens qu'il a
contracté une nouvelle alliance, qu'il a « reçu en dot la vaste plaine »,
qu'une flèche l'a marié (avec la mort) et qu'un coup de sabre l'a contraint

61 Elsa Mahler, op. cit., p. 404-405.
62 Gr. G. Tocilescu, Cum se scrie la noi istoria (Un critic de la Iasi) [Comment, chez

nous, on écrit l'histoire Un critique de Jassy], dans Columna lui Traian s, 4, 1873,
p. 73-74, avec une traduction en roumain d'api ès Karamzine, Ristoire de l'empire de Russie,
traduite par De Dimoff, Paris, 1826, tome Xe, p. 352-353; l'historien russe estimait cette
var;ante vieille d'environ 300 ans.
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63 B. P. Hasdeu, Poezia poporand ruteand In legdlizrd Cu istoria romand [La poésie
populaire ruthène par rapport it l'histoire roumaine], dans Columna lui Traian , 7, 1876,
p. 325-334.

" Gr. N. Lazu, Poezii populare rutene. Singur jalnic std cdtutul [Poésies popuiaires
ruthènes. Triste et seul est resté le petit cheval], dans Arhiva s, 5, 1894, p. 217-218.

" N. F. Soumtzov, 3mHoepag5umecxoe o6ospenue, rog HH. XVI, M., 1893,
no I, p. 44-60: «Ileum o cluepTit ItaaaKa nogbayeTcsi B Manopoccient H B ragman! Goat.-
moll nonynnpRocrbio H aarnicama BO MHOMX Bapitatirax; (ma BeTpetiaeTca 110,1111 BO Bcex
c6opimitax MaaopyccHilx necem, p. 45. Apud A. S. Htneu, Miorilas i tradifia poeticé
orald a stavitor de rdsdrit (Un moment din comunitatea folcloricd romino-slavii) [La 4 Miorita
et la tradition poétique orale des Slaves de l'Est Un moment de la communauté folklo-
rique roumano-slave], paru dans le volume Jpyosc6a Hapoaoe ompaascemicu; e Oom.H.00pe.
Kichinew, 1961, p. 61.

66 A. S. Mimi, op. cit., p. 61-62.
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de s'aliter. Tocilesco rapprochait ce texte de la Miorip (L'Agnelette) de
V. .Alecsandri ainsi que de plusieurs chants similaires des collections de
von Hahn et de Fauriel. Quelques années plus tard, une autre variante
était citée par B. P. Hasdeu 63, Poccasion d'un compte rendu du recueil
de folklore d'Antonowicz et de Dragomanov. Là, le blessé demande
son cheval de faire savoir à sa mère qu'il s'est marié, prenant pour femme
« le vert vallon et l'âpre tombeau . B. P. Hasdeu faisait un rapprochement
entre ce texte et la version française de la ballade du plongeur, dans la
variante de Puymaigre, puis, faisant allusion à la Miorita, soulignait
qu'il vaut mieux ne pa,s se presser d'attribuer, jusqu'à plus ample informé,
la présence de Po allégorie de la mort » dans les deux textes à une
influence dp fad- re ukrainien sur le folklore roumain. Plus tard,
cette fois sans aucun commentaire comparativiste, une autre variante
parut dans la traduction de G. M. Lazu 64. Dans celle-ci, le jeune homme
blessé affirme qu'il s'est marié avec « une princesse extraordinairement
belle ». En fait, il s'agit du thème très répandu que Gogol employa dans
sa nouvelle o Une vengeance épouvantable [Criptullicg me( '1] qui finit
sur ces mots : «He rim =Lb, maTH, He ncypm g, ¡Do Bate TBIlti ontemift n./
To Haul Hann y iia smog/ y, / B u44-Tcivi HOXII aerviamioqF y, / H 6ee gm pi ub,
6ca oHoBeHH». Ici, la mariée du défimt est la tombe, telle qu'elle figure
généralement dans les lamentations funèbres, c'est-h-dire une maisonnette
« sans portes ni fenétres ». L'érudit russe N. F. SOUMUOV 65 a consacré à ce
cycle de ballades une étude où il souligne, entre autres, la grande cliffusion
de ce genre de chant celui du soldat blesséchez les peuples d'Occident
(anglais, écossais et français), de mème que sa grande popularité chez
les peuples slaves de l'Est. Dernièrement, le folkloriste moldave A. S.
Hincu 66, combattant la thèse prudente de B. P. Hasdeu, a examiné ce
chant en rapport avec la Miorita; par la méme occasion, l'auteur repro-
duisait trois des textes publiés par N. F. Soumtzov (un texte ukrainien, un
texte russe, un texte russe de Bachkirie), et qui, si l'on y ajoute ceux
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6? Un dernier texte, sans indications de provenance ou de circulation, figure chez S. L
Vassilénok et V. M. Sidelnikov, YcmKoe noamuetemoe meopneaneo pyccxoeo napoact. Xpe-
cmomamu.s, Moscou, 1954, p. 219, d'aprbs M. D. Tchoulkov, Cog. T. 1, 1913. Co 6pamm pasmax
necex, q cTp. 166-167, no 124: le soldat blessé fait porter, par son cheval favori, la
nouvelle à sa jeune femme, disant qu'il s'est =rid avec une nouvelle épouse, qu'il a pris pour
dot la vaste plaine, pour marieuse la flèche d'acier tretnpé, et pour lit les balles de mousquet.
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que nous avons analysés plus haut, prouve combien ce cycle fut répandu 67.
La ressemblance thématique et artistique entre ce matériel et les versions
balkaniques est telle que Pon pourrait se poser, à l'exemple de Pancien
comparativisme folklorique, la question de savoir si nous ne sommes
pas en présence d'influences culturelles inexplicables. Or, bien que la
formule artistique (la combinaison des deux motifs) soit identique, bien
que le contenu du motif du « mariage du mort », dans la presque totalité
des cas, soit formé d'éléments tirés de la vie matérielle, nous ne nous
troyons pas autorisé à conclure que le matériel ukrainien doit sa naissance
au matériel balkanique, ou vice versa. 11 est plus vraisemblable que ces
textes soient nés indépendamment de l'autre, et que les ressem-
blances de structure poétique et de fonction artistique soient dues A, Piden-
tité des conditions sociales et économiques reflétées dans la conscience
du peuple à un stade donné de son développement historique. Les peuples
balkaniques ont lutté contre le féodalisme ottoman, et le peuple ukrainien,
dans des conditions similaires, contre les seigneurs polonais et les chefs
des hordes tartares.

Mais si la version balkanique et la version ukrainienne sont nées
indépendarament l'une de l'autre, il n'en est pas moins vrai que la version
balkanique, dans ses différentes variantes nationales, réclame d'autres
explications susceptibles de pénétrer, par delà le réseau inextricable et
déroutant des apparences, jusqu'h Pauthentique filon de la vérité scion-
tifique. Pour cela il nous faut recourir h,l'étude des conditions historiques
concrètes dans lesquelles le chant a pris naissance, et que, sans nul doute,
il reflète, sous une forme artistique, dans ce qu'elles out de plus caracté-
ristique.

Pour les peuples balkaniques incorporés, plusieurs siècles durant,
dans le nouvel Empire ottoman, l'occupation turque n'a pas signifié la
fin des combats. Aux grandes rencontres sur le champ de bataille a succédé
la lutte de partibans, qui devient la manifestation caractéristique de
l'esprit de liberté des peuples asservis et à laquelle s'associeront, dans un
effort commun, tous les peuples balkaniques. Des siècles durant, c'e4st

Pactivité des haidouks que le monde balkanique devra de ne pas sombrer
dans la résignation, la passivité, c'est elle qui sera l'expression vivante
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" Joseph Matl, Die Slawen auf dem Balkan, dans V6lker und Kulturen Sildosteuropas,
Miinchen, 1959, P. 83.

64 J. Kabrda, Les problèmes de l'étude de l'histoire de la Bulgarie à l'époque de la domina-
'tion turque, dans Byzantinoslavica IN 15, 1954, p. 191.

74 Voir les trois étapes établies dans le développement de ce mouvement populaire de
masses dans la Bulgarle par P. G. Bogatyrev, anoc criciesitcriux Hapoace. Xpecmomamu.s.
Hoa o6Neti peaammea Moscou, 1959, p. 182.

71 V. L Propp, op. cit., p. 5.
73 D. Kosev, Hoeg.% ucmopus Boneapuu. Kypc nemfurt. 1-lapel:tog c 6onrapcnoro,

Moscou, 1952, chap. Manifestations de la tulle politique. Les hatdoucs, p. 67-71.
73 P. G. Bogatyrev, Onoc cnaeareocux itapoaoe, p. 180, 189-190.
74 V. Gatak, Poetica baladelor vechi haiduce#i (Din istoria eposului ca gen artistic) [La

poétique des anciennes ballades de haldouks. Surl'histoire de l'épopée en tant que genre artis-
tique], dans s Limba si literatura moldoveneasch s, Kichinew, 2, 1959, no 4, p. 23.
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de leurs espoirs de liberté, de leurs aspirations A, Pindépendance 68. Plus
on s'éloigne de l'époque de la conquête, plus cette lutte a un caractère
de classe, et se livre entre les principales classes antagonistes, c'est-&-dire
celle des féodaux et celle des serfs, des ralas. Cette lutte prend des formes
différentes qui vont du recours à, la justice féodale et de la fuite indivi-
duelle ou collective ò la défense active, Panne h1 la main 0. Ses aspects
varient d'une époque à, Pautre" , mais elle n'en a pas moins un caractère
unitaire : la lutte est livrée pour la défense des intéréts réels des masses 71.
Le mouvement des haidouks semble avoir eonnu son apogée pendant la
période d'anarchie qui régna dans l'Empire ottoman à, la fin du XVIII'
siècle et au début du XIX" ". Par la suite, au XIX° siècle, le mouvement
de libération des peuples balkaniques fera son profit de Pexpérience acquise
au cours de cette lutte.

Tel est le cadre historique dans lequel est née puis s'est développée,
chez tons les peuples balkaniques, une nouvelle espèce de chant héroique,
le chant de haldouks, lequel est qualitativement différent de l'ancien
chant héroique en ce qu'il renonce à Pa.spect monumental, et done quelque
peu conventionnel, de celui-ci, pour faire place à des éléments réalistes :
la description concrète des figures des héros, du lieu et du déroulement de
Paction, la tendance évidente à raconter des faits strictement authenti-
ques ". De plus, nous assistons 4 la naissance d'un nouveau héros, dont le
portrait moral correspond à Pidée de courage et de dignité humaine, forgée
par le peuple au cours de cette nouvelle étape de son histoire. En méme
temps, nous voyons apparaltre # des sujets et des situations complètement
nouveaux » et 4 des motifs et des images qui n'existaient pas auparavant »74.
Le développement de ce nouveau cycle de productions artistiques populaires
ne s'est pas fait au prix de l'abandon des vieilles traditions de l'époque
hérolque, mais, au contraire, en les développant de façon progressive,
conformément 4, un nouvel idéal artistique, jusqu'h ce qu'ils se sépa-
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rent définitivement du cycle, pour former une espèce folklorique nouvelle,
aux propriétés esthétiques et stylistiques particulières.

Le sujet de prédilection de ces productions, au fur et à mesure qu'elles
se débarrassent des clichés conventionnels de l'ancien chant hérolque,
n'est plus la victoire, puisque Penvahisseur ne pouvait plus étre vaincu
et chassé du pays, mais la mort hérolque. Cependant, la production folldo-
rique demeure profondément optimiste, et c'est pourquoi elle élabore des
schémas artistiques nouveaux pour brosser ces nouveaux thèmes, en don-
nant toujours plus d'extension à Pancienne idée de Pinvincibilité, de Pin-
vulnérabilité magiques du héros, tout en tenant compte des nouvelles
exigences du réalisme qui domine toute cette catégorie de creations.

II est done permis de supposer que le chant que nous avons analysé
est né chez tons les peuples balkaniques de fagon indépendante autant que
spontanée. Mais les choses se compliquent quand on salt que, outre les
conditions identiques d'existence historique que l'on connalt, les peuples
balkaniques eurent très longtemps des contacts culturels directs, ce qui,
sans nul doute, facilita et accéléra la, diffusion du chant d'un bout à l'autre
de la péninsule.

Ce chant, par tons ses traits, a dû mitre au temps de la domination
turque sur les Balkans, à l'époque on la lutte de libération national° et so-
dale devient l'aHaire du peuple. Les aspects réalistes que l'on pent sur-
prendre dans plusieurs variantes le classent parmi les chants historiques,
plus précisément dans la catégorie des chants de haidouks. En ce
qui concerne le matériel grec, nous possédons suffisamment
pour le rattacher à la lutte des oklephtes ». La période pendant
laquelle il a pris naissance dut Atre fort longue, mais nous ne possé-
dons aucun élément précis qui nous permette d'indiquer une date
avec certitude. Mais les traits stylistiques plaident pour une origine plus
récente. Cependant, nous savons que les luttes de partisans redoublèrent
it la fin du xviir siècle et au début du XIX° . Par consequent, méme si
ce chant n'est pas né pendant cette période, il se peut que ce soit lb, 1'6-
poque où il connut la circulation la plus intense. Prirent également part à
cette lutte comme le prouvent les recherches de l'historien bulgare
D. Kosev 75 - des révolutionnaires bulgares et serbes, mais aussi des re-
présentants des autres peuples balkaniques. On pent done supposer que,
dans ces circonstances, alors qu'une nouvelle soudure spirituelle avait lieu
entre les peuples asservis des Balkans, ce chant dut se répandre largement
parmi les populations de cette région. Mais si le chant a pris naissance
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76 V. M. Jirmounski, op. cit., p. 117.
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cette époque, parmi les cercles de révoltés et les compagnies de haidouks
qui réunissaient des représentants de tous ces peuples, il ne nous est plus
possible de dire A, quel peuple, exactement, il faut attribuer l'initiative de
sa création et de sa réalisation artistique proprement dite. Enfin, dans le
cas où il a 60 créé antérieurement par un peuple donné, cette circons-
tance commune a eu pour effet d'effacer toutes les traces de son origine
nationale, le chant s'intégrant dans le répertoire commun des peuples bal-
kaniques. Pour nous, nous sommes convaincu que, dans cette circonstance,
le chant dut se transformer en un bien culturel commun et cette circonstance
nous semble de la plus grande importance pour son histoire. Pour l'instant,
notre opinion concorde avec celle de V. M. Jirmounski 76 qui, au sujet
du chant hérolque des peuples slaves du sud, écrit qu' il est probablement
impossible de distingu.er quelle fut exactement la contribution de chamit
de ces peuples au trésor commun de la création épique », puis ajoute :
o peu importe, en somme, de savoir s'il existe ou non un prototype histo-
rique du héros ». Pour le savant, « le facteur social-historique le plus impor-
tant qui unit tous les peuples slaves du sud pendant la seconde moitié
du XIV° siècle, c'est-h-dire à l'époque où le chant hérolque des Slaves du
sud commence b. se forger c'est la domination turque et la lutte commune
et séculaire des peuples opprimés pour rejeter le joug ; tel est le facteur
qui a déterminé la participation de la majorité des peuples slaves du sud
A, la création du chant hérolque populaire dont ce thème forme le noyau ».
Pour nous, au sujet du chant dont nous nous occupons, nous voyons s'es-
quisser une sous-période d'intensification de la lutte contre Poppresseur,
époque où, sans nul doute, durent également s'inten,sifier taut le processus
de création que celui de circulation des productions artistiques ayant un
contenu nouveau, révolutionnaire, sous-période au cours de laquelle la
communauté de lutte et d'aspirations assura une intense communauté
de création folklorique. De plus, un autre facteur qui dut faciliter la péné-
tration de la formule dans le répertoire de tous les peuples balkaniques est
le phénomène linguistique, caractéristique de cette partie du monde, le
bilinguisme. 11 n'est pas interdit de supposer que, là où deux ou plusieurs
langues, parentes on totalement différentes, sont comprises par tout le
monde et parlées de façon concomitante, où, par conséquent, les chants
d'un barde ambulant n'ont pas besoin d'être traduits pour être compris,

existe des bardes capables d'improviser et d'exécuter la même pièce
dans plusieurs langues, le processus de diffusion internationale
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du répertoire folklorique ait pu se développer beaucoup plus
facilement 77.

En conclusion, on peut done affirmer que, dans l'état actuel des
recherehes folkloriques balkaniques, il est impossible de résoudre en dé-
tail les problèmes touchant la genèse de ce chant, tout ce que l'on pourrait
dire A. ce sujet ne sortant pas du domaine de l'hypothèse. Nous ne pouvons
done esquisser les probabilités de création et de circulation que dans la
mesure oh., à l'époque d'intensification de la lutte de libération nationale,
correspond une activité créatrice tout aussi intense dans le domaine du
folklore, fait qui nous permet non seulement de dater le produit artisti-
que, mais aussi de pénétrer dans le laboratoire de creiation du peuple res-
pectif, en précisant quelles furent les occasions de création et d'exécution
cela étant, l'acte de création populaire, acte par excellence collectif compte
tenu, également, de la situation spécifique créée par l'existence du bi-
linguisme balkanique s'est transformé en un acte de création commune,
chaque peuple participant à sa manière, en fonction de son caractère natio-
nal, à la création de la même pike folklorique.

Le problème posé par ce chant présente une importance particulike
pour le folklore roumain, car il a plus d'une fois été rapproché, partant
d'analogies superficielles, de l'une des plus belles ballades populaires rou-
maines, la Miorita. Ignorant la provenance et la signification du motif
du o mariage du mort » et confondant chaque fors la .Miorita avec ce seal
épisode, certains chercheurs ont, de façon absolument injustifiée, fait un
rapprochement entre la Miorifa et la ballade du plongeur, ou bien entre la
Miorila et les chants ukrainiens et balkaniques. En cela, ils n'ont fait qu'o-
béir k la tendance vulgarisatrice de l'ancien comparativisme folklorique. En
fait, Paccumulation de comparaisons de ce genre a eu pour seul effet de
rendre l'étude scientifique de la Morita encore plus difficile. Mats si cette
façon de faire pouvait encore se justifier à la fin du siècle dernier ou pen-
dant les premières décennies de notre siècle, lorsque les folkloristes Won-
naient encore A, la recherche de principes et d'une méthodologie qui leur
appartinssent en propre, aujourd'hui elle ne repose absolument plus sur
rien 78. Dans tous les cas que nous venous de dire, on ne fait qu'accorder
une importance injustifiée à des ressemblances partielles ou superficielles,
en l'occurrence à l'épisode de la mère qui cherche son fils et, par cons&
quent, au moiif du o mariage du mort ». Il est done nécessaire de faire les

Ibidem, p. 115; E. Sc.hneeweiss, Allgemeines Ober die Folklore auf dem Balkan, dans
*Revue internationale des études balkaniques*, 1, 1935, tome II, p. 180-184.

Domokos Samuel, op. cit.; Galdi Lász16, Les échos roumains des p.oLpoVr.oc néo-
Izellénigues, dans Bvzantinoslavica a, 1950, n° 1, p. 1-5.
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79 Jean Muslea, op. cit., et Const. Brailoiu, op. cit.
80 Domokos Samuel, op. cit., p. 114.
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précisions suivantes : en aucun cas, la Miorifa n'avait besoin de faire appel
au folklore d'autres peuples pour emprunter des thèmes et des motifs qu'elle
pouvait facilement trouver beaucoup plus près, dans les productions folk-
loriques roumaines dont elle fait d'ailleurs partie ; aussi bien, les re-
cherches entreprises jusqu'à présent ont prouvé que le motif du testa-
ment du héros existe également dans le folklore roumain, d'où il a gaga,
par une contamination créatrice, la Miorifa, sans pour autant disparaitre,
en tant que pike indépendante, après cette fusion ; de même, les recher-
ches entreprises jusqu'à présent ont prouvé que ce motif n'appargt ja-
mais, dans le folklore roumain, associé à celui du r mariage du mort »;
par conséquent, ce dernier, s'il se trouve dans la Miorip, a a venir d'autre
part, sur la base d'une intime similitude de sens et de fonction ; de nom-
breuses recherches 79 out montré que cette image posskle une base solide et
concrète dans le folklore roumain, en l'occurrence dans les lamentations
funèbres et le cérémonial funéraire, ce qui élimine done la nécessité du
recours au folklore d'autres peuples, de même que celle de justifier sa pré-
Bence dans la Miorip en invoquant un emprunt à des sources étrangkes ;
le contenu de l'image prouve, sans contestation possible, que cette image
ne p ouvait en aucun -cas provenir du monde balkanique. En effet, les diffé-
rences de contenu sont essentielles, fondamentales. Domokos SAmuel
lui-même a saisi certaines de ces différences 80; pourtant, cette consta-
tation ne l'a pas empêché d'affirmer l'existence de la relation génétique
dont nous parlions plus hau.t. Les recherches entreprises sur le matériel
balkanique ont prouvé que, dans la grande majorité des cas, le partenaire
nuptial du mort est tiré du monde matériel, qu'il soit la terre ou bien la
fosse, la tombe ou bien la balle, etc. L'image est toujours complétée par
l'intervention dans la discussion des parents d'outre-tombe du nouveau
marié, parents qui eux aussi proviennent du méme monde matériel, que ce
soient la pierre tombale, les cailloux ou bien le cercueil. Or, dans la Illiorita,
l'image est construite sur des bases totalement différentes. 11 est vrai que
l'image n'est pas stable mais est au contraire en pleine effervescence évo-
lutive, pourtant, en aucun cas, le partenaire nuptial West tiré du monde
matériel. Quelquefois, la mariée du mort n'est même pas nommée, et quand
elle l'est, c'est toujours une fille de prince », a une fille d'empereur

une fière princesse »2 une princesse-fée » pi o fat1 de crai », 4 o fatl de
1mpArat », o mindrA cräiasI », (4 o zing crgias1 Telle est la modalité
caractéristique de la Miorita. Les variations sur ce thème sont, nous rayons
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81 Adrian Fochi, Miorila. Tipologie, cireulafie, genezd, lexte [Miorita. Typologie,
circulation, genése, textes], Bucarest, (sous presse). Chap. : Baza etnograficA a imaginii
nuptiale din Miorita [La base ethnographique de l'image nuptiale de Miorita].
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montré, nombreuses, mais l'idée ne change jamais. Quand elle descend du
monde du mythe et du conte populaire dans le domaine, plus proche, de
la réalité quotidienne, reflétant ainsi les diverses étapes de l'évolution de
la conscience social°, la mariée du berger devient une o fille des champs *,
une « fille du prêtre * ou une « fille de paysans pauvres », [« fata din plai »,
o fata pop ii », « fata de täran särac »], lors méme qu'elle n'entralne pas des
éléments venus d'un monde intermédiaire : « la sceur du soleil », o la lune
et le soleil », N la lune et une étoile » [« soarea soarelui », « luna §i. cu soarele »,
u luna 0 c-o stea »], etc. Ce n'est que dans un très petit nombre de cas
(moins de 7%), que nous rencontrons des éléments tirés de la vie matérielle ;
par exemple, le berger s'est marié avec « la noire terre » [« negrul pämint »],
(4,8%), a-vec o le vieux buron », «le champ de fleurs », « la branche de sapin »,
«la bAche et la pelle * [o stina bätring », o cimpul cu florile », « creanga de
brad », « jupineasa Carpena, adusä din Slatina », « sapa §i lopata »] (tons
ensemble totalisant à peine 2%). La plus grande partie de ces éléments
réalistes proviennent des lamentations funèbres. Mais, comparées à ces
dernières, la Miorila nous offre une image bien plus poétique, qui nous
fait entrer dans l'art le plus authentique et le plus brillant. 11 est donc clair
que l'on ne saurait parler de la moindre influence de la poésie populaire
balkanique sur la genèse, la structure poétique et le Bens artistique et idéolo-
gigue de la ballade difiorifa 81.

*

Bien que la présente étude se soit uniquement proposé d'éclaircir
un problème particulier, ses conclusions intéressent une plus large sphère
de préoccupations et acquièrent une certaine valeur méthodologique
et pratique, touchant les études de folklore comparé en général. Nous
avons montré que le problème du parallélisme folklorique de cette
région n'est pas un problème abstrait mais bien concret, un problème qui
se pose en fonction des facteurs objectifs de la réalité sociale et économique
qui ont assuré la participation de tons les peuples A, leur histoire commune
et porté leur conscience sociale au même degré de développement progressif.
Dans les circonstances que nous avons décrites, tons les peuples balkani-
ques out chanté les mêmes héros, les mêmes exploits, trouvant les mêmes
solutions esthétiques, recourant aux mémes procédés pour combiner di-
vers motifs dans le cadre des nouvelles compositions, employant les mêmes

www.dacoromanica.ro



550 ADRIAN FOCHI 34

moyens d'expression artistique. Chacun de son côté, dans les circonstances
en question, ils ont découvert le filon de ces vieilles et complexes liaisons
invisibles qui, depuis des siècles, s'étaient établies entre eux, pareilles A,
un Atre commun où se réunissaient leurs traditions les plus intimes, pour-
ensuite les porter Ai la lumière dans un effort commun et unique de créa-
tion artistique. Les recherches ont prouvé que, méthodologiquement par-
lant, la solution de ce genre de problèmes n'est possible qu'à condition de
remonter A l'origine du processus de création, c'est-à-dire d'aller de Pceuvre
artistique h la réalité concrète, telle qu'elle se reflète dans la conscience des
masses aux diverses étapes de son développement. Cependant, cela prouve
que, au-delà de cette indication théorique générale, il n'existe pas de clé
universelle qui nous permette d'ouvrir les portes de tous les problèmes
qui nous tentent, et que nos méthodes de travail doivent chaque fois s'ac-
corder avec l'objet de notre étude, en tenant compte du caractère concret
du fait artistique soumis A, nos recherches. Seule Pétude comparative du,
folklore balkanique, quand il s'agit de semblables moments de participation,
massive et commune A, l'acte de création collective, permet de déterrainer
le caractère national de chaque peuple pris A, part, en établissant le rapport
dialectique entre le général et le particulier, ainsi que l'apport créateur,
de chacun d'entre eux, grace A une juste appréciation des différences Bp&
cifiques au point de vue esthétique et fonctionnel. En ce sens, nous avons
élucidé la raison de certaines ressemblances entre le folklore balkanique.
et le folklore du peuple ukrainien, dont la situation géographique excluait
tout contact culturel direct, de méme que les causes de certaines cliff&
rences entre la création populaire balkanique et celle du peuple roumain,
pourtant proche voisin des peuples balkaniques et dont l'histoire pré-
sente des ressemblances en ce qui concerne ses tendances générales. Mais
notre étude, au fond, se proposait de poser les problèmes et non de les ré-
soudre. Cette tâche exigera les efforts communs et prolong& de nombreux
spécialistes.

www.dacoromanica.ro



Mélanges

OTUZBIR

von AL. GRAUR

In einer Notiz in der Zeitschrift Grai i Suflet, VI, 1934, S. 332 habe
ich auf das Wort otuzbir, hotozbir jähzorniger, verriickter Mensch" hin-
gewiesen, das in ganz Muntenien verbreitet ist, sowie auf die Wendung
a porni cu otuzbir gewalttätig handeln". Damals bemerkte ich, daB ich
die Form mit bestimmtem Artikel nie angetroffen habe, was mir auffiel,
da es natiirlich gewesen wäre, daB diese Form sowohl als Subjekt wie
auch als präpositionales Objekt mit cu hätte auftreten miissen. Als ich im
jahre 1938 ein Wortregister der Gemeinde Reviga im Buletinul Insti-
tutului de filologie ronand Alexandru Philippide", V, veröffentlichte,
nahm ich auf S. 165-166 auch hotozbir auf, die Form unter der ich das
Wort in meiner Kindheit kennengelernt hatte. Auf Seite 181 desselben
Bandes fiihrt Akademiemitglied Iorgu Iordan zwei Abschnitte aus litera-
rischen Werken an. Im ersten Abschnitt tritt die weibliche Form des
Adjektivs otuzbird auf, im zweiten das Substantiv mit Präposition Cu
otuzbiru, also mit bestimmtem Artikel. Dennoch ist der gewöhnliche und
verhältnismä,Big häufige Gebrauch des Wortes die Form ohne Artikel
(in meinem Buch Studii de lingvisticei generalcl, Ed. Acad. R.P.R., Buka-
rest, 1960, S. 165 wurde das 'Wort neu belegt, und zwar diesmal durch
einen Moldauer). Wird die Form ohne Artikel als die urspriingliche
betrachtet, so ist erklärlich, wie sie durch die Form mit bestimmtem
.Artikel ersetzt wurde ; der umgekehrte Vorgang wäre unvorstellbar. Des-
halb soil man m.E. bei der Bestimmung der Etymologie dieses Wortes
von der Form ohne Artikel ausgehen.

In der erstgenannten Arbeit, habe ich, bestimmt richtig, rum.
otuzbir darch tiirk. otuz bir einunddreiBig" erklärt. Worin besteht aber
die semantische Verbindung zwischen dem tarkischen Zahlwort und dem
rumänischen Dingwort Ich habe damals auf EinunddreiBig" (ein Kar-
tenspiel, das dem von den Deutschen gespielten Ein und zwanzig" ähnlich
ist) hingewiesen und bemerkt, daß bei L. Slineanu, Influenp orientald,
II, S. 158, das Wort otuzbir eine Art Spiel mit 31 Karten" vorkommt.
Im Stillen nahm ich an, daB die Erklärung von Säineanu falsch sei und
daB es sich um dasselbe Spiel handelt, das auch bei uns gespielt wird,
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zumal es auch in Frankreich als trente et un bekannt ist. Meine Annahme
war gerechtfertigt, was auch durch I. A. Candrea nachgewiesen wurde,
der im Dictionarul limbii romtne din trecut fi de asteizi die Tatsachen richtig
beurteilt. Um den Sinn des hier besprochenen Ausdruckes zu deuten,
hatte ich mich darauf berufen, daB im Rumänischen die Wendung a trage
peste treizeci si unu ,fehlgehen, schlecht anfahren" vorkommt. Diese
Wendung ist auf das kartenspiel zuriickzuführen und zwar auf die Tat-
sache, daB der Spieler, welcher beim Kartenaufnehmen mehr als 31 Punkte
in der Hand halt, die Partie verliert. Scheinbar wird EinunddreiBig als
eine Grenzzahl angesehen, denn im Französischen sagt man se mettre
sur son trente et un fiir seinen Sonntagsstaat anziehen, sich herausputzen".
Dabei muB ich schon zugeben, daB wir von der Bedeutung jähzorniger
Mensch" weit abgekommen sind, weshalb ich die Etymologie nie fiir
endgiiltig betrachtet habe.

Wie immer in Fragen der Etymologie konnte auch hier die richtige
Lösung nicht erraten werden, sondern es war notwendig, das Gegen-
ständliche, Anekdotische zu finden, worauf das sprachliche Element beruht.
Auf die konkrete Tatsache machte mich Vasile Curtiapeanu, Leiter der
Abteilung far Geschichtswissenschaften beim Verlag der Akademie der
RVR aufmerksam : In einem deutsch verfaBten Dokument vom 12.
November 1821, das demnächst in dem von Akademiemitglied A. Otetea
vorbereiteten Band Ecoul rdscoalei lui Tudor 'in Transilvania erscheint,
handelt es Bich um die in der Moldau liegende 31. Orta (ein Janitscharen-
regiment). Ein Auftritt zwischen der 31. und der 71. Orta hatte die Sicher-
heit der Persönen sehr gefährdet, unter anderem auch die des Kaimakam
Stephanaki Wogoridi. Unter diesen Verhältnissen... ,standen die
Otusbiri 31-ten (von mir unterstrichen Al. G.) der Obrigleit bei . ..",
stellten aber nachher ihre eigenen Bedingungen auf, um die Ruhe wieder-
herzustellen. Es scheint mir glaubwiirdig, daB eine solche Militäreinheit
als Symbol der Gewalt und deren MiBbrauch angeseb.en wurde. Wie
weit die Erinnerung an diese Vorfälle zuriickreicht, beweist der Name
Pazvante, der auch heute noch in verschiedenen Wendungen auftritt und
sich auf den um das Jahr 1800 rebellierenden Häuptling Pazvantoglubezieht.

Das erwähnte Dokument benennt die Janitscharen aus der 31. Orta
Otusbiri ; ich glaube aber nicht, daB wir es hier mit einer rumänischen Plu-
ralform zu tun haben, umsomehr, als es auch heute noch keine Mehrzahl
davon im Rumänischen gibt ; es handelt sich eher um die besitzanzeigende
tiirkische Nachsilbe -i (-i), wonach otuzbiri also

,,des
Otuzbir" bedeutet.

Im rtimänischen Sprachgebrauch ist otuzbir als Eigenname aufgetreten,
was auch erklärt, warum das Wort fast ausschlieBlich ohne Artikel ge-
braucht wird.

Es bliebe noch zu.erörtern, wieso der heutige Ausdruck in Muntenien
Verwendung findet (die in meinem Buch Studii angeföhrte Person hat
das Wort in Muntenien hören können, wo sie zur Zeit lebt), da doch die
Garnison in der Moldau gelegen hat. Ich nehme an, daB die 31. Orta
gelegentlich auch in Muntenien stationierte. Späteren Erhebungen bleibt
es vorbehalten, dieses zu beweisen. Ebenso werden sie feststellen, ob der
Ausdruck auch in der Moldau Verbreitung fand und auch heute noch findet.
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T111110(11011111ECIME 3AME TRH

q. II0FIIPIC

Caoso boreas4 onennuma, ;Mena», pacnpoeTpaneinme UO1ITM no Bat
Tp811(BJILBBIIN111, a epea TpaHCHJILBaHCHHX nacTyxoB HB npyrnx paihonax
(Hanp., B CyttaBcnnx i Myezreabcnnx ropax) 2, Boo6nle emuraemcn nponc-
xognignm rryTem CTFIBCBMIR OT eaoBa boiereas4 «6onpiann» 3,a caegoBaTegb-
lio, B nonetmom etieTe, caamnienoro nponcxonmennn 4. OT0 CJI0B0, ewe e
Hal460.nee pannnx CBHAHTHJII.CTB, }mewl. H (Dopmy boiereasd 5. 06%ncnenne
C. IlyinHapny (DA, 110A Ca.): CJIOBO BTO ynoTpe &plena oco6enno B Tannx
npanx, FaK llapa 0.7.117.113dt H MapamypenT, re eme cymeeTByloT 6onpe »
( I) rnmo npomueopenam pea.abnomy nomaseenuto: vimemio B pationax,

e pacnpocTpanemA extoBa boier, boiereasa, snagenne «ntena>> oTcyT-
cmyeT, a ono saeBngeTe.mcmoBano JiHnlb Tam, rge BmeeTo eaoBa boier
10TCH Hpyrxe Tepminua (grof, doinn, neme .y H pacemaTpnBaemoe
CJIOBO nponcxognT ge1tCTBItTeabli0 OT boiereasd, Tora 6oaee BeponTnot
HBJIHeTcH MMCJIb, IITO BTOT Tepmnn 61ut aanecen B TpaHCHJIbBaH1110 qa6a-
namn, npoxognignmn e oBgamn trepea Mo.agoBy II MynTeinno, rge xosaitna
goma, c noTopoit OHM nmenn gun, 6biaa o6hpnio boiereasa. Ilo BoBBpa-
nleHnn TIOMOR OHM npHmeng.7111 ero HO OTHOUlem110 i CBOilm ncellam, pyKoBo-
gHBITIVIM B OTCyTCTBHH tIa6aHOB Bcem X0ISHACTB0M, HBJIHFIeb geitcnarre.in,

1 CM. ALRM, I, napTEa 278 M 380 (female) u 379 (so(ie), nynwria 156, 164, 170, 190
T4.; T. Papahagi, Graiul fi folclorul Maramureplui (raoccapnit, no ca. ); I. Candrea, Tara

Oafului, cTp. 48; I. Pop Reteganul, Povq1i, I, c'rp. 121 is ynaaanza caonapen.
2 CM., nanp., ezdtoarea, II, cTp. 23.
a B. P. Hasdeu, Limba romlnd vorbith hare 1550-1600,T. II, cTp. 142-143, S. Puscariu,

DA, no ca. CADE no ca. G. Ivanescu, Problemele capitale ale vechii romlne ¡iterare,
cTp. 105; DLRM, no ca. 14 gp.

4 He momeT 61.sm pewit o6 «o6naemom caaHHHHame», Hoc Hummel. ero H. OaTany
(SCL, 3/1960, cTp. 614), a 0 HpoHaBoHmott cbopme B mum pyMilliCKOM RallHe Ha CHaBHH-
cicoro caona; BR cycpc/imic, BM cmucaonoe paannTne (boiereascd > nevastà) He BBHHIOTCH eau-
BHHCHHMIL

5 B. P. Hasdeu, y,. colt. ; O. Den susianu, H.L.R., TOM II, cTp. 424.
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Hmmi" xoaHtixamH goma O. CROW) boiereaset, B npnmeneHHH x aceHe tiagana,
gmao BOCITHHHTO HMeHHO noTomy, 11.0 B HX roBope OHO xe ynoTpegaHaoch

',mom Elliatremm.
Ho cosepruellxo He Hcitazotzezio, gTO CI)opa boiereasei aacimgeTe.ab-

CTBOBaHliall RHTepaTypH"amx TeKCTaMH, HBREeTCH npocToti HapogHoti
BTHMOROMell H gTo HCHOHHO 0 6a BTH CJI0Ba He Hmear" memly co goit HmiaFon
8THM0RollIgeCHOti CBHBH. ,71HaaexTagbnra o gcnegoBaHHH gamT JlHfflb boreasd

inirsorila boiereasd (cm. npHm. 1).
Boiereaslt Bce ace He npegcTaBaileT co6ofl egimcniemiyio, upegao-

acennyio gall boreasd wriloa0r1410. OCHOBLIBUICI, BepoHTHo Ha 14. Hopra,
ctimaionaro ero 4TpaHCHJILBaHCROR ClIopmoit, unimcniorlaHnoit y TpaliCHJIL-
BaHcHHx HemgeB» 7, A. Cxpligax B csoem caosape rrpoHaBogHT ero OT He-
menicoro Bauer QtpecTBHHHH». Rax oTmet"aeT r. 14BaHecxy 8, IlogO6H0e
npolicxollsgenHe ne npegcTaBaHeTcll B013MoNcHilm, Tax icax OHO npeimo-
aara.no Hcxogllyio cliopmy bur, FoTopall B pymbniclioivi Halae He BcTpe-
tmeTcH. elk TBIITebH0, nemegxoe CROBO Bauer Bonmo B pymbillcicHt1 "mix
icax baur H, ocogeHHo, icax paur, paor(e), RoTopme ne moryT

OCHOBOft HJ111 boreascl.
THHTHH (DR G), onyclia.ff BOBMOMHOCm niinvroHa boiereasd, Bce

ace ripegnaraeT, XOTH n C orompicon cvionieT 61)1Tb», B icatiecTBe BTHMOHa
*bodreasei, gTO npegcTaringeTcll maao BepOSITHbIM XOTH al noTomy, Irro.
borese HBJIHIOTCH IReHamH RagalloB, a lle HOPOHIRHHOB BOJTOB (bcuari).

HalcoHen MoacHo npingulaTI, BO BHHMaHlie ogT,HcHeHHe, gaHnoe
rjayporvi xout Cheibdreasd9: iimrallcitoe boriasa, THopHTe.ammiti nageac
oT bori umonogall HceHnima, HeBecTa». Ho ecaH nogo6Hoe aaHmcTeoBaHHe
AOrlycamt0 gJIH ivtecTifocTB Permra (14.nomlina), Hcc.riegoriamaii awropom,
TO ero pacripocTpallerme cpegH TpaHcgmBallciarx gagaHoB FIERReTcH Maao-
BepollTHEnvi.

ripegnoaoacemnam, Halt Boamo mime, aTHmoHam ripligaBiam eine o AHH :
aagancitoe CROBO bewail:6 «nacTynnta», acemicHit pog OT bari qa6aH.
C TOITHH apenim cDoneTiviecitoti cgarniceina He npegcTaBaHeT aaTpygHexHit
a> o 'mule ry6Hoit CorHaCHanpegcTaBalleT cogoio HaBecTHoe B pymrac-
Fom Hamm mi.neHHe, "tax B gonee oTgagenHoe Bpemll (RaT. baptiz6 > pym.
boteza), TaR H B goaee HoBoe (vcipsi>vopsi, peipusoi> popusoi H
"Inure -easel COOTBeTCTByeT salcoHomepllo aggancRomy B cMhicaoBom
OT11011.1eBBH nogognoe npoHcxolltgeHHe HBRHeTCH 13110JIHe BO8MOHMLIM: HeT
murero goaee ecTecTiallHoro, trTo Hcella tragaxa Hanniagacb 6iiTepmH-
Hom, o goaHatialonimm 4tra6aingHga». A mg" aTHmoaorHtlecxx aTo ripasHabHo,
Toro goaee BepoHnimm npegcTaBaHeTcH, tITo B ganHOM caytiae MLI Hmeem
gem co CROBOM aBTOXTOHHLIM, a lle BaHMCTBOBaHilLIM. HpogoaateHHe cy-
BaCTBoBaHHH CROBa JIHIBb B 'Helium/A (Dopme moamo gmao gia 0 61,FICHHTB
ero aBoaxamett R CMLICay «acelia», a TaRlICe Jr Tem, gTO IIOHHTHH 4nac-
Tyx» icomcyplipoBa.in" B Hamm pllg CROB, pastor, peieurar, moean,

Ycmoe cooftemie IlanaxamBH.
7 N. Iorga, Istoria literaturii romtne, TOM I, II-oe mg., 1925, cTp. 117.
8 G. IvAnescu, yx. con., cTp. 104.

Al. Graur, B 4 Buletin linguistigue*, VII, cTp. 126.
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10 CH. G. BrIneu, 13 SCL, 2 (1961), cTp. 200 H RHTepaTypa, HHTHpoHannan H
HpHmetiaHHH 1 Ha nepeott cTpamme gautioft CTaTI311.

11 G. Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, ILITpacc6ypr, 1891,
c Tp. 27.

22 E. Petrovici, H ALRT, II 60/0 (Texte dialectale), CH6Hy, 1943.
23 Revista Critieg ., III, cTp. 90.
14 N. Pasculesco, Literatura populard romtneascei ..., ByxapecT, 1910, cTp. 406.
13 Istoria ieroglificd, ByxapecT, 1833, cTp. 101, 161.
16 A. Candrea O. Dansusianu, Dictionarul etimologic al limbii romtne. Elementele

latine. ByxapecT, 1914, cTp. 24.

3 3THMOHOrkitlECRHE 3AMETRH 555

eioban, oier H T.H. Mentgy HpotiHM, aTo He 6131.no 61,1 eAHHCTBeHHLIM Ca0Bom,
coxpaHHHummcn HHHIL B HteucHoM pone. Ilogo5Hmil me c.11ynati npencTaH-
JmeT co6oft Ca0B0 moasd, HoTopoe, Han aTo BHHH0 H3 maHegoHo-pymbnicHoro
HapenHH, m'anule He /muto cooTHeTcTHylomero cnosa mymcHoro poga".
.11/of «cTapHH» 110HH/LTIocr3Rax npoHaHogHoe oT moasd, RorAa oHo eine Hme.no
cmmcn «68,6a, cTapyxa», a nocae sHomoHHH omita moafd 31 cmEscay «Htemniima
mygpaH, TomionaH, nomoraiontaa HpH pogax» (cm. r. a mosi), CJI0B0
°Torna° oT M0f, R ROTopOmy 11p116HH3HJIHcb MatUfdt, babd (cm. BtapamenHe B
cHamax un MOf fi o baba «cTapHH H cTapyxa»).

4T0 Hie HacaeTcH cDopmia boiereasd «HteHao, ecaH oHa HHafierren geti-
CTBHTeabH0 HCX0gH031 CDopmott caoHa boreasd, a He npOCToil HapogHoft
aTHm0HorHe#, HaH oTmeneHo mune, TO OH a He TipeACTaBaffeT HHHaRHX aa-
TpygifeHH/A HJIH npeAao2ReHHoro DTHmoHorHyrecitoro C6J1H2ReHHH: P. Matiep
cHHgeTe.abcTHyeT rercHylo 4)opmy bajoreshe #Hirtin» o 60CHOBLIBaiffinyio
boiereasa u «na6aHumula> mella» epea rrpomentyTonHylo (DopMy * boioreasd.

HpennomeHHoe aTHmoaorkinecHoe o6bHcHeHne ocTaeTcH Hce ;Re Hila%
BO3MOHCHLIm. OTCyTCTByloT nlia.neHTHEae HapnaHnz, 6oRee garante CBHge-
TeabcTsa, cmuc.nowle H HCTopHgeCRHe HOHp06HO0TH, HoTopme Aun' 6E1
HcHomoe no ATHepHtneHme.

*
B Tome glia.11eHTaabHmx TeRCTOB, co6paHmax auagemHHom E. He-

TpoHnnem, HmooTcH H C.RegylOHAMe CTHXH (o HopoBax):
« $1, la 06 eld d'alboeyéli
$1 la 00 borefeli » 12.
VICCJIeHoBaHHEatt cy6ieHT HOHCHHeT: O boriqi = pliri d' g' i lapek" i ».

MecTo o5c.negonaHHH CHapHumapa (Typga).
CH0B0 borefele, ;lo HacTomnero HpemeHa ammoaorxnecHH ocTaH-

meecH Heo61,FICHemnim, BHe BcHRoro ComHeHHH FIBJIFfeTCH Hp0H3BoHHLIM
OT bour + e; + el. g o HacTomHero HpemeHH enHHcrHeHHEam cmgeTem.-
CTBOM aToro C3I0Ba HBJIHeTCH, BaCRoabRo Ham 1I3BeCTHO, Bhunergnmegemoe
yHasaHHe, Ho nponsHonHme oT bour e TM me cmmcaom («cHabHbiti, THepwat,
ocTpiart Hm( 61inkiti por») eme BcTpenaloTcH: Me bourii (napa Xagery-
ayA) 13; rife bourele 14; npoHaHonHoe bourat, boudrat (H npfimom cmtscoce

o porax) aacHHneTenbcTuoBaHo eme KaHTemHpom ". Ami% ocHomiaa
d)opa Molla, HC110,11133()BaHHOro HaH HpHaaraTeabHoe, BcTpeTraeTcH B ToM
ate HiapameHHH y Cagommy: « sinisori bouri » (con., T. XIII, cTp. 272).

tiTo me HacaeTcH CTH2Re2HH 143 bour a bor, oHo BcTpenaercH HeganeHo
OT mecTa, re aacHligeTeabcnosaHo borefele B MeAllaille 16. Rax B
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«meaesHan pementa». BepHeitep 19 me cgHTaeT sTo caoHo co HeemH
ero mHorogHcaeinimmH B11HTMR H I1p0H3BOAHLIMH 13aHMCTBOBalilIbIM 113
liTaabHucxoro Hamm: grata « Gitter, Fenstergitter », graticola « TO me»,
gratella (gradella) Rost"Hee npoHexogninHe OT aaTHHcHoro crdtis, crdtella,
craticula H HO saHmeTHoHaHae 3TO HegasHee, Tan }tax COOTBOT-
cnsponwe e.gasmicxlle (I)opmbi He npegnoaaraioT egHxyro °any's) eaa-
BHHCRy10 opMy. e C T B 11 T .11 H 0 pfiA CJIaBFIHCRHX Iflopm O6bnCHH1OTCH
ynomHwynamx HTaJIIIFIHCIMMH caosamH: gratikula (krectiku/a), greviiku/e
u Rost z u m Fischrösten », grddela o Rost, Giderwerk » <14TaabilH. graticola,
gratella H TJ. Amite H npocTaH Sopma H cep6cH0m /13bIRe krata, grata
upementa, mgeTeHne» H T.II. cHopee 0673fICHHeTCH HTajIbstHCISHM
gem aaTHHcxHm. Ho npollexomgeHHe OCTaJIMITAX caaHHHcHmx (Popm npoc.ge-
Awrb npegemaHaffercH 3aTpyAHHTeJIMILIM, Tan Halt HX Heffb3FI e ysepeH-
HOCTI310 BLIBeCTH 118 IlTanbillieRHX, Ran 3TO noaaraeT BepHeHep. IlpHeyT-
eTHHe H game npeo6.gagatme HexoTopmx (Popm e kr- Hmeero gr- alga He Tko-
HaablHaeT, MM Hmeerd gem c sammcmonamsem H3 aaTHHcHoro, a He HTa-
ahHHcHoro. OsHoHgeHHe B313bIeHbIX coraacHux nepeg r npegeTaHanep
co6oik HBJIHH cnoticmeHnoe MHOrHM EsEntam, a no aHaaorntnimm
BJIHFIHHeM HBJIFIeTCH BO3MOIRHEIM TaHme eTaHomseHne (Dopm e kr- H3 gr-..
Me mAy npotnam, game HTaabEHeHme caosapx AmoT HaH (Dopmbt grata,
graticola, gratella, Tax H erata, craticola H

MHOI'03HalIHTeJIbHLIM FIBJIHeTCFI H TOT (PaHT, tITO cembH aToro CM:03a
He HeTpegaeTcH IIH B 6oarapexom, IIH B treincRom max caoHaincom FI3LIRaX,
LIT° Taioxe r0B0pHT sa HTaamnicHoe, a He RaTHHcxoe an6o 6amtaHo-po-
maHeme npolicxomgeHme COOTBeTCTBylOHIVIX cep6cimx CJIOB.

B no.nbutom FI3bIlfe, ogHaxo, cembn caoHa krata xoponlo npegeTaHaexa:
krata, kratka, kratkowy, kratkowany, kratkowa6 H T. g., C OCHOBHbIM

sHagermem «HteaesHaa penienta, HpyTbH, pementa gag mapeHHH». B yxpa-
HHcRom Hamm Taxaxe HmeloTea ci)opmra xax Kpama, Tan H, raambim
o6pasom, epama, epamica, epanittacmad (e TM me sHageHnem), a H 6eaopye-
mom me npama. ;lag noabtxoro Hamm HTaabnnexoe nporiexomgeHme
npegcraBaHeTcH H HCTOpHtIeCICH H no (flopme menee sepoRTHIAm. HpeoGga-
ganHe opma krata (BapHaHTM c gr- FIB.T/FHOTCH gma,geRTHIAmH, HapogimmH)
Raft 6bi roBopIIT sa aaTmHexoe npom-xomgeHne noabotoro caoHa, Hart sr°,
yxamsaeT A. BpsHtHep 20 Cemaita Ha HaacextlecHoe RaTHHeHoe crates
IIBHHeTCH Haannmett, Tax Halt cpeg,HerieHoHme aaTHHcHHe caoHapH Amp
xrame crata, qem HaaccHgecxoe erdtes. IITO me HaeaeTcH yupanHelmx H
6eaopyccHmx caoH, oHH, BHe COMHeMIR, BaHMCTBOBallbI H3 HOJIIDCROr0, TITO.
goxastasaeTcH H OTCyTCTBHeM COOTBeTCTBylOIHHX MOB B pyCCROM Habme.
Yxparmcxne cbopmbi C hr- HBJIIIIOTCH, IIO-BHJIHMOMy, 0T3ByR0M no.gbcxlix
AuaaexTHhix, HapogmAx opm (grata H T.n.), B TO HpemH Halt pama sa-
HMCTBOBaHO cxopee HO xyabTypHoft JIHHHH.

la E. Berneker, Slapisches elymologisches Wörterbuch, TOM I, rettgenheepr, 1908-1913,
cTp. 608-609.

20 S townik etimologiczng jezika polskiego, lipalcoa, 1927, cTp. 265.
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Halt MON{HO 61uto ycmoTpem, IIH onala 143 CJIaBFIHCHHX tDopm CJI0Ba
krata He moaReT 0 673FICHHT13 4/0pMaJ113H0 pyMEHICROe cratifd, XOTFI B
CMLICJIOBOM OTH011101114H AJIFI HeRoTopux 113 HHX 9TO H BO3M071SHO (oReaesHaH
pendenta A.uft )Hapellitiv> > «RacTploaft»). PomaHcRoe an6o aaTHHcRoe npo-
ncxontneHne COOTBOTCTBy1011414X CJIaBFIHCRHX CJIOB BhunntraeT H nonpoc, He
ABJIHOTCF1 JIH pymbnicRoe cratitd ynacaegoBaHmam CJIOBOM, a HHICalt He
3aHMCTB0BaHHbIM H3 UMW:THU-40r°. EAHHCTBeHHESM ncenenoHaTeaem, BM-
JAM1HyBIIIHM HOgO6H09 upenno.nontemte, SIB.TIFIOTC11 JI. 11101111HHy, HOFICHF110-
114Hit B cnoem caonape, gTO 3TO CJI0B0 11p0HCX0JAHT 4H3 nepnoHaqamsHoro
* cratd ---- .11arr. crates». K numeHHemy, pymadHcRomy, a He caaeHHcRomy
14CTOgHHIly HanpanasteT H TOT (Dam., gTO pymbmcRoe cratifd saHmcmonaHo
yRpanHoutmn H 110.11bCIIHMH gna.aeRTamn. no.abcaut2 nna.rteRTamanati cao-
napb nmeeT non grat (< Hem. Gerade) caono graciea 0:1114pOISHii, 111431SHit,
.00C3TX0), KOTOpOe Ham Ra2H9T0F1 13aHMCTBOBaHHIJM 113 pymmteRoro, TaH RaR,
nepoHTHo, He nmeeT Harley° o6nAero c HOJILCRHM grat, Rpome npocToft 0mo-
H14M14H.

JIaTitHcRoe nponcxontneHne cratita npencTanaHeTcH necbma B03-
MOMUILIM. B cemaHTHqecRom oTHontement nmeem cmhicaoHoe c6aanneHne c
cratella ofte.11ealian penteTRa xvm ntapemm» (cm., Hanp., y Mapnnana,
XIV, 221. H Ap.); BO3MO214Ha 'mime HOHTaMHHalIFIFI CO CM13ICJIOM caosa
crater. C tDopmaabHott TOgISH apeHnsi cratifd monteT 6LITL o6l5IcHeHo geyma
cnoco6amn: an6o om nepHoHaqa.qE.Horo cratd, Hart npexaaraeT llIetiHnHy
(< am crates HRH HapogHoe crata, sacnimeTeabcTsonaHHoe n cepenHHe
BeRa H npenno.aaraemoe HTaJ1141HCR1IM grata, at RoTopomy noa)Re 61.1.71 no-
6aEhueH cycixinntc -ifd), Jut6o cRopee OT cDopmEs aneHcRoro pona npn.11ar.
cratticia (3TO CJIOBO liCTaTH sacmtgeTeabcTeoHaHo) 21 C aHaJlOrlIgHLIM B
na.mHetimem nepeHecemtem ynapeHHH. Cpenn urns, oRaHttHealountxcH Ha
-ifd, nmeioT ynapeante Ha i r.gaBlITITM o6paaam yMeliblITHT9J1131Thre (Dopmaa, B
11p0gHX 'Re ygapeHne ocTaeTcH Ha RopHe; cratifd ate, He npencTatumfici.
nponseogHLim, a TM Mel-lee ymeHmunTe.umnam, Tali RaR OCHOBHaF1 41opma
He coxpammacr., nonytntao aRoe aate ynapeHne RaR HeymeHbuntTeRLHide
CJ10Ba.

B 0TH0111011HH cbopmEs BO3IIHRaeT eine OT(HH nonpoc. 143 cembn crates
"I pymmHcRom HebtRe nmexrrcH etne nBa cnona: gratie <aarr. crates H
grdtar < .11am. gratarium (KaHnpft-geHeyninaHy) Hatt gratale (C. Ilyrn-
Rapny). 06a 9TH caosa oTmequoT nepexoA or- B gr.. HM910114HRCH eule
B J1aTHHCROM 22. HO 9T0 FIBJ1011He cayqatÌHoe, OHO He npegcTanaHeT co6ott
a6comoTHylo aaRoHomepHocm, noRasaTeabcmom qemy cayntaT JlaTHHC14119
CJ10Ba, COXpaHl1B111140 B pymbmcnom snyRocogeTaHne CI"- : crdpa, creastd,
crede, crefte, creftin, cruce, crud, crunt, II T.n. Paanninte mentgy
cratifd, e OJEtHOti CT0p0Hbl, H gratie H grdtar, e npyrotA, monteT 61:4TIi

0 61FICH0H0 HX ykaeHnM CMLICJIOBLIM pacxontxtemtem, Rantme 113 HHX npoitna
cHoio co6cTneHHylo, Hesannenmylo 9130J110141410. gamme apxeo.noramecRoro

21 REW, nog AI 2302 AaeT pomanenne upoAoantenun :lama. craticius: liTanblitl.
graticcio, 6eanyn. gardiz H T.A.

22 0. Densusianu, H.L.R., I, cTp. 111; Al. Rosettl, I.L.R., TOM I, nag. 3-e, ByxapecT,
4960, eTp. 93.
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HeTopritiecitoro nopfixta HO Haamomy H3 3T}IX npmeTos moram 6131
TIOMOgb animoztorntiecitomy yTOITHeHHIO CHOBa. R contaaeHmo, nono6Hme
cHeneHHH OTCyTCTBylOT. HpegH0xteEmax imam 9THMOHOIMH, npaimono;:io6-
Haft C HHHITHCTHIleCHOR TOIIHH apeHHH, ocTaeTcH HepoRTHoft, moateT
6biTb e 6o.mmeth cTeneHmo BepOSITHOCTH, gem npoinie DTHMOHOrH14 BTOPO
CH0ea.

CaoriapH RaHitpH-AAamecHy I4 CitpH6aH gaioT npimaraTeabHme
pdrav 4613ICTpla, H pirav <<BCIILLTILOIHBbIA, npH-
miptlinnali, saoib>, ocTammtecH O HacTomnero HpemeHH Heo6IncHeHHhimH.
14x apea.11om yitaahmeTcH TpaHcHabHaHHH, 6ea HaitHx-.7m6o yTogaeHHit.
liaHApH cemmeTcH Ha TeHCTLI, He pianism TOIIHO XX mecTo. CCLIJIHy Ha
ntypHaa Convorbiri literare, 6ea npyritx nogpo6HocTeti, HeHosmoiitHo
yeTaHOBHT13. Hao6opoT, ccurnta Ha RIT. Ilannta, Glosar dialectal, Byxa-
pecT, 1.928 r., oTmetiaeT AJD1 pórav mecTHocTH Myrna H Heitpxx (CH6Hy),
a wifi pirav 3arpa (Hacayii).

Ynomfulymie ripHaaraTeamme ;10H2HHLI 611Tb, BHe COMHeHHH, CBS1-
33H1)I C CyLIXeCTBHTeabHLIM poard «conpoTHHaemte, ccopa, CHOp», HCHOHb-
syehnam 0c06eini0 B BEapantexxx a se pune n poard «11pOTHBHTLCFD>.
Tomy rHeaity OTHOCHTCH Xpymmicitoe caoHo opón., Hmexlinee Arta aim-
treHHH: 1.) oracTE. OCH, Ha HoTopyio onHpaeTcH Hoaeco»; 2) «coupoTHHaeHme,
npoTHBOgenCTBHe».

Bee OTH CH0Ba npoHcxogHT, HOHeqH0, OT OAHOPO H Toro Hte CJIaBHH-
CHOr0 ROpHJL per-/por- C MHOPOIHCHeHHISMH XX IrHar0H13HE.IMH H HMeHHMMEI
Hp0H3BOHIILIMH, gBa OCHOBIILIX 3HatIeHHH: 1) «nojukepiitHa»,
oTityika 2) «conponnineHne, npountogeticTinie». PymbiHeitHe caoHapH (TDRG,

expia6aH, DLRM), Halt ARA opor, Tait H ia poard
ynaamialoT npeatike Beer° Ha 6oarapciutti, pycciurt, noabcitHit, tieluemdi
opor(a) man xipyrite 11OX3BOHM opMbI, xoTH poard onpeneaeHHo
npomexonnT OT CHaBFIHCH0r0 110PA, oxHaTionioniero Bce pymbnicitHe
neHHH: 1.) «yitpenaeHHe, nogiiepHuta»; 2) «eliaa, HacH.11He»; 3) «ccopa, cnop».
1-1To HacaeTcH porav, purav, OHM npeAcTaHamoTcH HM eitopee pyMb1HCRI4M11
Hp0H3BOAH1IMH OT poard, an Han, noeitoamty Ham H3BeCTHO, COOTBeTCTBy10-
ux4e HM (Dopmia H caaHnHeitom Hahme He oTmetleim. Ho HbiabiHaeT HeHaopoe
HaTpyintemte JIHIUb u Ha pirav an Halt npeHpanieHHe o> u 613mo 61,1 ecTe-
cTilemmim Toamto B HeyikapHom caore. Bce cliopa purd,v e yAapeHHem
Ha HoHne, onpaaao 611 aaTemHemie raacHoti, npeiieTaHafieTcH
Heehma BO3M0711HOR, rIHTLIBaH Hrpy yikapeHHH, HoTopaH BcTpegaeTcx B
nogo6Hux topmax (banav bolndv, mirfav neirpivH T.n.).

Ho Hamm 611 HH 6Liao noawitemie, cemaHTHgecitaH H dioHenatieeitaa
CBH3b meiimy porav, purav X poard, opor HHasteTcn HecomHeHHon.
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THE TOMBSTONE OF PRINCE CONSTANTIN BRiNCOVEANU'S
PHYSICIAN, PANTALEON CALIARHIS

by PAUL CERNOVODEANU

In the Stavropoleos churchyard museum in Bucharest there are
about 40 tombstones, crosses, -votive inscriptions, ornamentations and
capitals of some ancient, destroyed churches of the city. The reminis-
cences are of the XVIIth, XVIIIth and XIXth centuries 1; among them
of special interest is the Pantaleon Caliarhis' tombstone, who was a well
known chian physician who lived at the Court of the Wallachian Prince
Constantin Brincoveanu (1688-1714). The funeral inscription on that
stone precisely states Pantaleon Caliarhis' death day, unknown till now,
as well as his wife's name, Zoe, who was a member of a byzantian noted
family.

The presence of Caliarhis' tombstone in the Stavropoleos churchyard
museum is probably due to ist provenience from one of the bucharestian
destroyed churches % formerly situated in the neighbourhood of the
Stavropoleos church, then monastery, founded in the summer of 1724
by Ioanichie of Ostanitza, Bishop of Stavropolis.

The physician's tombstone is very sober, without any ornamenta-
tions ; it measures 1.70 x 0.78 m and bears on its superior part an inscription

1 George D. Florescu, Petre $. Nasturel, Paul I. Cernovodeanu, Lapidariul bisericii
Stavropoleos din Bucuresti (The Stavropoleos churchyard Museum in Bucharest), in Biserica
ortodoxA romlna", LXXIX (1961), no. 11-12, pp. 1055-1094.

2 We are not certain whether Pantaleon Caliarhis was the father of the Great Ban
Antonache Caliarhi, who took the name Florescu after his marriage with Ancutza, daughter
of Istrate, the last descendant of an old family of boyars named Florescu (The States
Archives of Bucharest, The Radu Vodd Monastery, XII/17). Yet we know that Antonache
was buried at MAnAstirea sfintul Ion cel Mare (St. John the Great Monastery), in the
vicinity of the Stavropoleos church (according to G. D. Florescu, Istoricul unei vechi case
bucure§tene : casa Floreftilor din mahalaua Scorfarului (The History of an Old Bucharestian
House : the Boyars Florescu's House, in the Scortzar suburb), Bucharest, 1935, p. 9) and we
presume that Antonache was to be related to Pantaleon Caliarhis ; therefore we consider
that Brincoveanu's physician too was probably buried at this monastery.
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3 Condica de venituri si cheltuieli a vistieriei.
4 Pantaleon, doctorul cel mare.
5 loan C. Filiti, O pagind din istoria medicinei In Muntenia (1784-1828) (A Page from

the Medecine History in Great Wallachia (1784-1828)), Bucharest, 1929, p. 8.
Martin Crusius, Turco-Graecia, Basel, 1585, p. 285; N. Katramis, Otlaoyixec

'AvaXix= Zaxúvaou, 1880, pp. 190-193.
7 A. Papadopulos-Kerameus, 'IcponoXutwnxi) Ilt6t.o9i¡xl, IV, St. Petersbourg, 1899,

p. 284, no. 305.
8 Ibidem.

These wages were payed half yearly :500 thalers on the 23rd of April (St. George's Day)
and 500 thalers on the 26th of October (St. Demeter's Day) as stated by C. Aricescu in his study,
Condica de oenituri f i chelluieli a vistieriei de la leatul 72'02-7212 (The Register of Incomes
and Expenses of The Treasury between 1694 and 1704) in "Revista istorici a Arhivelor
Rominiei", Bucharest, 1873, pp. 9, 516, 539, 578, 621, 655, 660, 715 and 729 for the yeara
1694, 1700, 1701 and 1703.
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written in twelve lines with 5 cm long letters in relief ; the inscription
is enclosed by a 0.70 x 0.63 m cartouche. The stone is knocked in its
superior right edge. The text drawn up in affected iambic verses, is the
following :

'Ewroci'W cbdcrewp goxoç liccvloXiow
'0 KocXXEccpxoç To5 n<c>xXlv xara 6invouç
XEou 7coescv7]ç noc-cpE8oç 7c6ppco nlvu
'Orcou ti.D.ourroct xoct 8il.tecç ZocxcOakoç
Zori-lç LocuTori aucpúyou Tijç cpcXrdertx
Mocç yuvoccxlilv -r(T) yivec (314ccvlEaoç
lloWiLv 8,ocvoúcrilç vpò xp6vow T05 WeNkou
''Ap.cpo) Xcn6v-reç pa-reel-mg (1k1o; T4xvOL;
06q af3(ocat.tev 7CÓLVTEq ÓCELOXpiCag
Thy Ten claccivtcov ócEtoi-iv-reç Searc6TYlv
Tac nveúu.cce oeyrclv kv xX<6>vjg Tdrcco
.o4xe. 'Iccv<oumpEou> x.

We consider that some supplementary data about Pantaleon Caliar-
his' life and activity would be of interest to the reader.

Caliarhis' name is often mentioned in The Register of Incomes and
Expenses of The Treasury 3 especially as "doctor Pandele" or even
"Pantaleon, the great doctor" 4. He served in Great Wallachia as Prince
Constantin Brincoveanu's physician between 1692 and 1703 5. He was
born in Chios, as the inscription on his tombstone states, and was a des-
cendant from a theologians' and learned men's family. Martin Crusius
asserts the existence of a certain .Antonios Caliarhis 7Cveup.wrock xoct
neGyrkxamoç towards 1590; in 1639 lived in Izmir (Turkey) the priest
(tepek) Antonios Caliarhis 7; another Caliarhis whose Christian name
is unknown is mentioned as priest in 1684 8. Descending, as one
would suppose, from this family of clergymen, Pantaleon was proba-
bly born in the middle of the XVIIt9 century. Soon after Brin-
coveanu's enthronement as Prince of Great Wallachia, Pantaleon,
"The great doctor", received 1000 thalers as annual wage9 for his attend-
ance upon the Prince's and the Court boyars' health. Physician, philo-
sopher and theologian, Caliarhis, as a real learned man of his time, had
a beautiful library ; an ex-libris of his books may be seen on a copy of
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loan Cariofil's "Enchiridion" printed at Snagov in 1697. This ex-libris 1°
takes symbolical arms in, consisting of a crowned lion with a bird in its
right paw. In the four edges of the arms there are the owner's initial
letters : IIT, AS-2, KA, AX <11corrakov KcOacipxoq>. In the upper part
of the arms we can read : 'Ex Troy Toii Ilcorras6wroç Koniápxou voi;XLo
xect dcpxtkrpou ycOolvolcfrrlç at'kevretocç OirryporAccxíag.

In the lower part is the translation of the text in latin : "Ex < libris >
Pantaleonis Calliarhi philos < ophi> ac medic <inae > doct <oris > celsissimi
principia Valach< iae > archiatri" and the date : AXIIB"IouX(ou, B'.

We suppose that Pantaloon must be the "physician boyar" sent
by Prince Constantin Brincoveanu to loan Cariofil, the Chief Chancellor
of the Patriarchate of Constantinople, in 1692, August 4, when the latter
came out of sorts in Bucharest ; here he died on September 28 and was
buried at the Radu-Voda Monastery 11

In 1694 "doctor Pantaleon" lived in Constantinople where he was
sent together with A Mixandrache, overseer of ushers, in order to bring
"the tents and other things belonging to the Court" ; there he spent
500 thalers 12.

Some years later, in 1702, seized by the scholarly zeal which reigned
at the Wallachian Prince's Court, protector of

culture'
Caliarhis printed

at his expense an Acolouthy in Greek and wrote a letter about it to his
fellow countrymen in Chios 13.

After 1703 we do not meet Pantaloon in Great Wallachia ; from some
of his letters we understand that he dwelt both in his native island, Chios,
and in Constantinople, keeping up, all this time, durable relations with
the Rumanian society. So, the exiled Prince of Moldavia Contantin Duca,
-wrote in 1710, March 10, to Hrisant Notara, Patriarch of Jerusalem, that
Pantaleon (ItzwroXioN), BrIncoveanu's physician sent him news from
Constantinople about his son, erban 14 In 1712, dctober 12, the Patriarch
received from Chios Caliarhis' request to condescend to insist at his
protector, Prince Constantin Brincoveanu, to marry the physician's daugh

'

-

ter Mariutza, to a young noble man of Chios "Messer Leonis" ;
in the same way, Pantaleon transmitted to the Pariarch the respects
of his old father and gave him notice about the death of his sister and of
her son, carried away by the bubonic plague in Constantinople ; also that

10 C. Amantos, OE KcaxLcipxcel. sijç )Cou, in "E)3llvt.x?c", VIII, 1, 1935, p. 73.
11 The Academy of the R.P.R., Greek mss. 974; Petre S. Nasturel, Contributii la

viata lui Ion Cariofil In legdiurd cu biserica romtneased (Contributions to Ion Cariofil's life
in connection with the Rumanian Church), in "Mitropolia Olteniei", X (1959), no. 7-8,
p. 523.

12 C. Aricescu, op. cit., p. 38; N. Iorga, Chronicle, in "Revista IstoricA", XIII (1927),
no. i-3 (Jan.Mar.), p. 92.

13 C. Amantos, op. cit., p. 74; L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, Bruxelles,
1926, p. 186. In the preface of this writing, which is to be found in the library of the Academy
of the R.P.R., Pantaleon assumes, here too, the affected professional title Icxécncop (= the
healer), term found also in the inscription on his tombstone.

Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Romtnilor (N. Iorga edition), XIV,
Bucharest, 1915, p. 424, no. 449.

www.dacoromanica.ro



5 64 PAUL CERNOVODEANU 4

his brother, the priest Petre and Petre's daughter were cured 15. The last
news about Pa,ntaleon are kept in his letter from 1715, September 23,
addressed to Neofit Mavromatis 16, the Metropolitan of Arta.

We don't know for the moment where and how lived Brinco-
veanu's physician in his last years, nor when and in what circumstances
he returned to Great Wallachia. His tombstone is the proof that he died
in Bucharest in 1725, January 20, far from his beloved Chios, the island
where had died, many years before, his wffe Zoo.

15 Idem, p. 472-475, no. 495.
16 C. Amantos, op. cit., pp. 75 77.
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XPOHOJI0r1IIIECHOE YT01111EH11E OJIHOPO 113 3IIII30)A0B
BAJIKAHCMIX COBbITIM B HALIAJIE XIX B.

AYPEJIHAH ROHCTAHTHHECKY

BOCTIOMHHaHHH O 6a1IHalleHrix C06bITHFIX Hatiaaa XIX B. HtHBO COX-
paHHJIHCb B HamHTH H ycluoti TpagmAHH pymbm, HaH 9T0 6ygeT BHAHO mime;
Bee Hte OHH goamitibi 6b1rb gOTIOJIHeHbI H cor.11acoBama H C gpyrkimH HCTOII-
HHEaMH, xITO Bcera gOJIHCHIA Hmen. B BHgy HCTOpHXH, Haytmomme DTH
CO 6LITHH.

B n0g06n0M 110JI0HteHHH HaXOAHTCH, HanpHmep, Bonpoe o 6oe y
C. ROCTeHITb. Hepsoe ynommiaHHe o Hem 6bulo Cge.11aHO B 1882 P. B. AymH-
Tpeexy. Ily6.11HH3TH BOCHOMHHaHHH OJITelICHHX alaHgyport» o HX 6opb6e

TypHamH, asTop nepegaeT paccHaa ogHoro 1,13 HHx, flpHHHmainuero y'aCTMe
B CTOJIHHOBeHHH y C. HOCTeIHTb C 46aHgamH 6aum6y3yHob, 6poginliumx
bopobcHH B ropaxo 1.

Apyroe CBHTIeTeJII3CTBO HaxogHm B BOJIbMOM reorpacfnmecHom CJIO-
Bape PyMbIHHH 2, HOTOphIll 05CT0FITeabH0 coo6maeT o6 OTOM 6oe: d'oBopHT,
trTo B 3TOM cum upollaoniaa B 1807 r. 6HTsa C TypegHHm oTpHgom, rpa6HB-
11111M MeCTHOCTH 1-CJIOHHIHb H LlepHa, nog HpeABOJEIHTeJIECTBOM ArH-Aprupa;
HpH BoaBpaigeHHH s Aja Ham oTpHg samen B cerio ROCTeHITb 3 c Heablo
orpa6.11eHHH ceabeHoro crtmgeHHHHa MaHy. Ha Hoqb TypHH OCTaJIHCb B
ce.me. B aTo Epema Ha cum 1-lepHerk BaacTli Bbic.naaH somHeHmil oTpHg Ha
pyccHrix H cep6os nog Homangoll HarmTaHa II{Fiffuty; rio upH6biTHH oung
BcTynma B 60I! C TypHamm. "gapes Tpu 1HB TypHH OTCTyTIHJIH B Aja Falle,
a BbICJIalllibIll HpOTHB IIHX oTpHg nog Homallgoth Hararrana IltHcfacy HepHyacH

V. Dannitrescu, Note asupra monumsrdelor, ruinelor f i locurilor Insemnate istorice din
jud. Mehodinli, B Revista pentru istorie, arheologie si filologie", I, 1882. eTp. 173.

2 Marele Dicjionar Geografic al Romlniei, ByxapecT, 1899, T. II, cTp. 676. B ganb-
netimem 6ygeT yuaamaaTbcn M.D.G.R.

3 CORO ROCTOHITE. Ha3COMITCF1 na paccTonnnn 41 HM OT ropona Typnyn Cenepnin H
28 Km OT Bann ne Apana. OHO pacnononteno y nonnommn ropm Burma. Ceno nmeeT xopo-
nip() tTpaTernmecxylo maxim), an man ono aaupLiTo co ncex cTopon ropamm, a ncurbeag
R HM nneT nepea yigense, no noTopomy nponontena Aopora H TelleT HocTeniTcRun
pymen M.D.G.R., Tam me.
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B ceno IlepHeR, rne paHeHmaii B 5o10 HaimTaH IKHcInty cRoHgancn tiepea
TuecTb nHeit. 3Ta 6RTBa HarHana Ha TypoR In Ana Kane cTonbRo cTpaxy,
ITTO OHH Ha HeRoTopoe Bpemn npeRpaTHaR CBOH Ha5enT Ha IlepHcRylo H
HJI0maHcRyio BOROCTHP.

ABTopm PymbnicRoro reorpad¡mgecRoro cnoBapH He noRHTepecoBa-
JIHC13 HpoBepHTb rOg, B RoTopom npoHaomen aTOT 6o11, TaR Ear& BO spew'
pyccRo-TypenRoti BORHia 1806-1812 rr. BmecTe c pyCCRIIMII npanHcb H
naHnypm H3 0.71TeHHH, H nonaranH, ITTO 1807 r. BHOJIHe COOTBOTCTByeT
He To pviecRoti Hp aB

3aHHmaRcb Bonpocamil ucTopRH pyccRo-Typewmx BAH H Hccaegyg
paanHqHme HCTOIIHHItH B CBH3H C ITOHCIlleADIHMH B Te BpemeHa 6HTBaMH,
MH010 5bLuo o5pameHo BHRmaHHe Ha Becbma neHHoe coofteHme, conepaRa-
weecH B penRoti, BbunenuTeg B POCCHH RHHVe. Pegb HneT o Pr&is
historique et chronologique des événements militaires pendant la se-
conde campagne contre les Tuns, depuis la prise de Varna, jusqu'à
l'occupation d'Andrianople, le 8 août 1829", Saint-Pétersbourg, 1829,
vol. IL flpeniacnomm nonnHcaHo «Spada» pasymeeTcH, nceBAomam 4.
Ha cTp. 52-53 turraem caenyioulee:

«L'armée command& par Son Excellence Mr le général comte de
Diebitch n'a pas encore commenc6 ses °Orations ; ainsi nous continue-
rons à donner les nouvelles des faits partiels des différents corps, telles
que nous les trouverons dans le Journal d'Odessa, «Arm& de Turquie»,
du 23 mars. Le ler mars environ 100 Turcs sortirent d'Orsoff et se
dirigèrent vers les montagnes. Mais ayant été atteints dans le village
de Kistechty, par 150 Pandours, sous le commandement du capitaine
Jivko, ils se retirèrent dans une maison de pierre à trois étages. Le
capitaine Jivko fit entourer la maison par ses troupes, esOrant
forcer par la faim les Turcs A, se rendre. Mais le 4 un autre corps turc
de 400 hommes, sortis d'Orsoff, vint à Kistechty et y attaqua les Pan-
dours, qui, malgré la Asiktance la plus vigoureuEe, se virent oblig&
de céder aux forces supérieures de l'ennemi, et ne purent contenir les
Turcs assiég& dans la maison. Ceux-ci se hfitèrent d'en sortir, se réu-
nirent aux troupes venues Ai leur secours et regagnèrent en tout hate
le bourg d'Orsoff. Une compagnie du régiment de Nolyvane, envoy&
pour soutenir les Pandours, les ayant rencontr& en route pour re-
tourner à leur quartiers, rebroussa chemin et revint avec eux.

Les Turcs ont perdu environ 40 hommes dans cette affaire. Les
Pandours ont à regretter la perte de leur brave commandant, le
capitaine Jivko; ils ont eu en outre 5 hommes de tu& Et 11 bleEsés»..

HepBbift BLIBOJX, RoToprati cam co5oft HanpaumBaeTcn, 3TO Heo5xonli-
MOCTI) HCIIpaBHT13 xpoHonorwlecRylo onuARy: 1829 r. BmecTo 1807 r. OcHo-
BaHliem iH aToro CJIVI{HT TOT 4aRT, nepBble nBa yllOMI4HaHMI
B TO Bpemfr Rut Tpendi HCTOIIHHH IIHCBMOHHIllit, He B113111Ba10111lifl COMHOHliti,
coBpememmift onnCLIBaemomy CO6LITHIO. TaR 11TO RocTemcmdA 6otk BH.7110-
tmenri B CO 613ITHH BOkHM 1828-1829 rr. 3Ta Bahia 5bina BbiaBaHa o5ocTpe-

4 OTomy weaaTopy npaaagmeaurr Ephémérides russes politiques,littéraires,historique
et nécrologiques, fleTep6ypr, 1816 r., 3 Toma, moneAame noA TM we nceaxkoanmom.
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HHem aocTotmoro Houpocao 5, HoToplan saTparmaaa Halt Hapogbi Balixalle-
ISOM HoliyocTporta, Tax H pymbmcxlin Hapog. HosTomy 6LIJI0 BIIOHHe eeTe-
eTHelliamm B H0)10 6HLIX HCTOpHgeCHHX yCJIOBIIHX,t1TO 6bI HaRaTaa B 1828 r.
pyccito-TypelixaH HoftHa Hauma 6131 MOIAHLI11 OTHJIHH Halt epegH 6amtaHemax

Hapogola'
Tax H y pyMLIHCROPO Hapoga. Boemme HeliCTBHFI HatIaJIHCI, B

lianpee 1828 r. Humming passepTbasaliaebo ceHTH6pH 1828 r. 6. B Haqalie
1829 r. Homaligpoliliall gyHalleitHmli apMHHMII H. X. BHTTrernaTerlia 6baJa
sameHeH cDeabgmapinaaom 14. H. ,11H6HtleM 7. BTopaH gyHaticHafi xamnaHHH
Haxialiacb H mae 1.829 r 8.

PacemaTpHHaembin arnasog110 HpemeHH saHHmali meeTo memgy nepHota
H HTopon HoeHmamia xamnaHlinmH, Hora ene (ionepalilili He 611.11H HaqaTm»,
Hogpasymesaa o6nuae HoeliHme gencTHHH, H xorga B POCCHIO nocTplaali
JIHhITh esegeHHH «o6 1130JIHp0B8.HHLIX geRCTBHFIX OTgeHbH13IX BOHHCHFIX
RacTen».

OTpHAOM HaHgyport HomaHgoBan xanHTaH CO CJIHBHHCHHM HmeHem
IKHBRO. HOCHOJILIty BTO HMH pacHpoeTpaHeHo H epegH 6oarap, H CpeHH
cep6oH, Tpyglao yeTaHOBHTb annulecitylo HpHHagaeamocTb itomaxgHpa 9.
Bo Henitom caytme OH 6bia HpegcTasHTeliem 1021CHT3IX caasHH, o6ixaH 6opb6a
itoTopmx sa cHoe HarkHoHaabHoe OCB06omikeHme 61alia 6.11li3xa H pymbmotomy
Hapogy.

HageemcH, irro HmueripmegeHHum yToxiHeHHem 6ygeT nolioaxex
HoHelA HmeHmen HacTonixero HpemeHli mecTo xpoHoaoriageexon olux6xe.

5 BOAbtUalg CoeemcKaa Omfuniwneaux, 2-0e msg., T. 37, cTp. 465.
Tam awe, cTp. 466.

7 eleabnmapinan 14HaH NB8HOBH11 gH6H11 HUM B 1785-1831 rr. (ma,m we, T. 14,
cTp. 314).

8 Tam »ce.
9 YHaBaHHe 5o.abut.oeo pymbuccnoao aeoepay6uneocoao crweapa Ha 4HomacHylo gam.

Ha pyccHHx H cep 6oro> He06X0HHMO COHOCT8BHTb C Hpyrkuni HCTOIMHB8MH. IlyTaHHua
mencily 6oarapamm H cep 6amil acTpetiaeTcH Hechma qacTo H HEnneyHaaaHHom caoHape. Tam

Hanpmmep, roHopHTcH, Ines cene gyneurm-T-Ionan y ByxapecTa ZORMIIMICTBO 2HH-
Tenet' cep 611n aaHmmaioTCFIrnarallam o6paaom paasenelmem OBOHHILIX HynT,Typ»,(M.D.G.R.,
T. III, 1900, cTp. 262), Torna Halt H8BeCTHO, 4TO B ,ATEkeDITH-11OHJIH ripontinmoT 6031-
rapm.
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Chronique

19 C. 4228

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DES ETUDES SUD-EST
EUROPEENNES DE MUNICH

(novembre 1962)

A l'occasion du Xe anniversaire de la e Sitdosteuropa Gesellschaft e, une conférence
internationale réunissant de nombreux savants a eu lieu A Munich du 7 au 20 novembre 1962.
Les travaux de cette conférence se sont déroulés dans trois sections : 1)une section d'histoi-
re ; 2) une section de linguistique, archéologie et histoire de l'art ; 3) une section de finances,
eliconomie et droit. Un grand nombre de rapports et communications furent présentés à cette
occasion témoignage de l'intéret toujours plus vif accordé par les spAcialistes dans ces do-
maines à la connaissance de l'Europe de sud-est, A la suite des grandes transformations soci-
ales et économiques survenues après la deuxième guerre mondiale.

Les travaux de la section historique ont eu comme but de dresser le bilan des
recherches sur le Sud-est européen pendant les vingt dernières années. Quelques-uns des
participants ont présenté des rapports concernant l'organisation des études sud-est europé-
ennes dans certains centres scientifiques particulièrement importants : St. Fischer-Galatzi,
sur le centre de Datroit et, en général, sur ce genre de recherches aux Etats-Unis ; Em.
Turczinsky, sur le centre de Munich et, de meme, sur ces recherches dans la R. F. Allemande ;
Thorvi Eckhardt, sur le centre de Vienne. Das spécialistes yougoslaves, ayant à leur téte
Ljubomir Hauptmann qui a l'occasion de cette conférence vient d'étre honoré par la e Sild-
osteuropa Gesellschaft e de la médaille d'or Jiredek, pour ces recherches sur le Sud-est eu-
ropéen ont présenté des communications au sujet des rapports trés complexes entre.l'Eu-
rope centrale et l'Europe sud-orientale à travers les Ages. C'est avec un fort vif intérét qu'on

suivi la communication du byzantiniste allemand Fr. D61ger sur les débuts des recherches
concernant le sud-est de l'Europe et les rapports des spécialistes hongrois S. P. Pach, T. J.
Berend, L. Zsigmond sur le développement pendant les vingt dernières années des recherches
concernant l'histoire de la Hongrie, considérées du point de vue sud-est européen. C. Daico-
viciu et E. StAnescu ont contribué a faire connaftre par leur rapport les progrés enregistrés
par les études de l'espace carpato-danubien.

La section de linguistique, archéologie et histoire de l'art n'a pas eu de thème spécial
pour ses discussions. Parmi les communications présentées ici, rappelons celles des romanistes
de haute réputation tels que E. Gamillscheg et G. Reichenkronn, au sujet de la continuité
de la population autochtone sur le territoire de l'ancienne Dacie population devenue gra-
duellement proto-roumaine et puis roumaine. Cette thèse, qui est aussi celle de la science
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roumaine et qui a trouvé derniérement un nouveau renfort dans les découvertes archéologi-
ques, a réuni l'adhésion unanime des savants qui ont pris part aux discussions. E. Petrovici
et Em. Condurachi, membres de la délégation roumaine, ont parlé, le premier des traits
balkaniques communs dans le système phonétique roumain et albanais, le second des rela-
tions entre les Grecs et la population autochtone du Bas-Danube, it la lumière des der-
nières recherches et découvertes archéologiques et épigraphiques.

Les travaux de la section finances, deer omie et droit ont été consacrés slun seul thème
le droit bancaire et valutaire dans les pays de démocratie populaire de l'Europe de sud-est,
dans le cadre du système économique socialiste. E. Deutsch et G. Coma ont présenté un
rapport sur le r6le du système bancaire et valutaire de la R.P. Roumaine, dans le domaine
du commerce extérieur tout particulièrement.

Les rapports et les communications furent suivis d'ampies et fructueuses discussions.
Les organisateurs de la conférence, le prétident de la e Siidostcuropa Gesellschaft s, R. Vogel,
les vice-présidents Th. von Uaorinac-Kohary, H. Gross et A. Kanig, le regretté professeur
H. F. Schmid, ont eu le mérite de diriger les débats dans un esprit de cordiale collabo-
ration scientifique.

C. Daicoviciu
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LA REUNION DU COMITE
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES

(Athènes, avril 1963)

A Athanes, entre le 16 et le 18 avril 1963, a eu lieu la réunion du Comité de l'As-
sociation Internationale des études byzantines. Ont pris part A cette réunion, qui avait it pren-
dre d'importantes décisions, les représentants de nombreux pays : D. Anghelov (Bulgarie),
P. Charanis et A. Mongo (Etats-Unis), K. Kyrris (Chypre), Paul Lemerle et H Glykatzis
Ahrweller (France), J. Hussey et D. Obolenski (Grande-Bretagne), D. Zakythinos, A. Or-
landos et E. Kryaras (Grime), B. Lavagnini et G. Schiro (Italie), E. Condurachl et E. Std-
nescu (Roumanie), Z. Udaltzova (Union Soviétique), G. Ostrogorski et Fr. Bariiii (You-
goslavi e).

Les débats ont été dirt& par M. P. Lemerle, président de l'Association, aidé par
le secrétaire général, M. D. Zakythinos.

Le principal problante it l'ordre du jour était de fixerla structure et les thémes du XIIIe
Congrés international des études byzantines, qui aura lieu A Oxford en septembre 1966.
(On se rappelle la décision prise it Ochride en 1961 de porter l'intervalle entre deux Cangrès
de trots i cinq ans). Les délégués britanniques ont informé le Comité des mesures prises en
Angleterre pour le bon déroulement du futur congrés. Dans les discussions qui ont suivi,
trois points de vue furent soutenus quant A la structure que devra avoir le Congrès d'Ox-
ford : 1. un Congrds dirigé, dont les grands thémes soient fixés d'avance ; 2. un Congrés ou
chaque participant soit libre de chrisir le thant3 de sa communication ; 3. un Congrés mixte qui
comportdt aussi bien de grands thémes choisis par le Comité que des communicatians all
libre choix des savants qui prendront part.

C'est la troisibme formule quia étéadoptée. Le Congrès d'Oxford va donc avoir deux gran-
des sections, l'une consacrée A la discussion des rapports et l'autre aux communications.

Des différents thinnes proposés pour la première section, on en a choisi deux, qui se sont
imposés par leur importance et les nombreux problémes qu'ils souldvcrt : 1. Byzance au
XIe siècle, et 2. Les rapports entre Byzance et rEurope de rEst du VIe siècle jusqu'it la
conqudte turque.

Le Comité a fixé aussi le théme du rapport qui va figurer au programme du Congrés
international des sciences historiques de Vienne (1965). Il s'agit d'une ample préscntation
de Byzance dans la pensée historique européenne depuis la Renaissance jusqu'd nos jours.

Etant donné rimportance des dent Congrès, de Vienne et d'Oxford, il est indu-
bitable que les décisions prises A Athanes vont avoir d'heureuses conséquences pour le déve-
loppement des études byzantines. La réunion d'Athanes a permis aussi de nombreux khan-
ges d'idées et de points de vue entre les byzantinistes qui y ont pris part et favorisé cet
esprit d'entente et de collaboration entre les spécialistes, si nécessair e aux grands travaux
scientifiques qu'ils ont A réaliser en ccmmun.

E. Sidneseu
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LES DEBUTS DE L'AIESEE, OEUVRE DE COMPREHENSION ET D ENTENTE
MUTUELLE PAR LA SCIENCE

En 1963 année qui coIncide avec l'anniversaire d'un demi-siècle depuir que Nicolas
Iorga, avec Vasile Parvan et d'autres savants roumains, avaít pose les fonderneuts d'un
Institut d'études de l'Europe sud-orientale is Bucarest les délégués de 13 pays, répondant
it une initiative roumaine, se sont rencontrés is Bucarest en vue de créer, par leurs efforts ré-
unis, une Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen (AIESEE), dans le but
d'une connaissance plus approfondie des civilisations de cette partie du monde.

Inaugurée dans l'atmosphere sereine et sous le signe d'une féconde collaboration, qui
avaient aussi marque les travaux du Colloque international des civilisations balkaniques de
Sinala (1962), PAssociation a prouvé pendant l'année qui a suivi sa creation qu'elle est bien
capable de conserver cette atmosphere bienfaisante et de développer une collaboration que
les milieux scientifiques des differents pays se sont hAtes d'encourager, avec 'une solli-
citude chargée de promesses.

A la reunion constituante de Bucarest (22-24 avril 1963), des pays connne, l'Albanie,
la Bulgarie, la France, la Grece, la Hongrie, l'Italie, le Liban, la Roumanie$ le Rclyaume-Uni,
l'Union Soviétique et la Yougoslavie ont été représentés au sein d'un Comité provisoire élu
lors du Colloque de Sines is la suite de la proposition faite par la delegation roumaine de
créer une Association d'Etudes du Sud-Est Européen *, La présente aux catés des Me-
gués envoy& par tous les pays de l'Europe sud-orientale des représentants de .certains pays
situés en dehors de cette zone géographique, pays où les etudes balkaniques jouissent pour-,
tant d'une tradition de longue date, atteste le grand interet scientifique qui s'attache à cette ini-
tiative. Créée sous les auspices de l'Unesco, représente par le chef de la Division de philo-
sophie et des sciences humaines, Mr. N. Bammate délégué personnel du directeur general
de cet organisme international , et du Conseil international de philosophip et sciences
humaines (CIPSH), représenté par son secrétaire general, Sir Ronald Syme, Os son pre-
mier moment d'existence l'Association s'est vu assignee une double signification découlant
de ce que la promotion des etudes du sud-est europeen constitue une importante contri-
bution it la realisation du Projet Majeur lance par l'Unesco pour l'appréciation mutuelle
des valeurs culturelles de l'Orient et de l'Occident et de ce que en meme temps l'étude
des civilisations balkaniques est l'un des chapitres importants de l'histoire meme de la civi-

* Voir dans le precedent fascicule de cette revue la note de Em. Condurachit Le col-
loque international de Sinaí', sur les civilisations balkaniques, p. 169.
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lisation. L'Assoclation entreprend donc une teuvre intégrée dans la large activité envisageant
la connaissance réciproque et la comprehension que se proposent les organismes scientifi-
ques internationaux presents it sa creation.

Ce fait a été mis en lumière par le représentant de l'Unesco, Mr. N. Bammate, qui
a salue s la creation de l'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen, que nous
considérons comme une contribution intéressante, pleine de promesses, concernant /e pro-
gramme de l'Unesco quant a la collaboration internationale en vue d'harmoniser les elements
divers en partant d'une base commune concrete, collaboration interratiorale gil trouve aussi
son expression dans la structure lame de l'Association. D'autre part, je suis convaincu qu'une
des principales fonctions de l'Association sera de synthetiser harmonieusement les actions sur
plan regional, ballcanique proprement dit, et les actions sur plan international, sous la forme
d'une integration du premier au dernier s.

Cette 1dée d'une collaboration in tern atior ale, ren due possible par la creation de l'AIESEE,
a 60 soulignée par Sir Ronald Syme aussi, it cette meme occasion : 4 L'Association Intern a-
tionale d'Etudes du Sud-Est Europeen répond it une nécessité impérieuse : je me refere it la
nécessité d'une collaboration entre les hommes de science de ces pays. Une telle collaboration
s'imposait par l'essor de la recherche scientifique, dont la logique interne meme exige a un
moment donne la confrontation et l'harmonisation des résultats obterus par l'effort des savants
de différents pays. La nécessité impérieuse d'une collaboration scientifique d &mile, A son tour
de la nécessité d'une collaboraticn des peuples du monde entier s.

Cette conviction, partagée par tous les délégués, a été exprimée it tour de r8le par :
Le profesesur Aleks Buda Albanie : La creation de l'Association représente le début

d'une nouvelle étape de notre activité scientifique, l'activité des balkanologues. J'ai participe
au colloque de Sinala ; l'initiative rouwaire r cus a offert la possibilité de nous engager sur
une vote positive. En tant qu'historien et représentant de la science albanaise, je salue les ini-
tiatives roumaines de collaboration dans la zone des Balkans. Nous sommes tous reconnals-
sants aux collegues roumains, qui ont organise cette rencontre avec des prémisses si impor-
tantes pour notre activité future s.

Ernst Buschbeck Autriche : e Les problemes que nous avons it résoudre sont pas-
sionnants et d'une complexité extreme. Je suis stir que nous arriverons au but et que
par notre activité scientifique nous contribuerons A la comprehension mutuelle entre les peu-
ples du sud-est européen o.

Vladimir Georgiev, vice-president de l'Aeadérnie des Sciences de la R. P. de Bulgarie :
eJe ne puis que féliciter les collegues roumains pour leur brillante initiative d'avoir organise
l'année passée le colloque de SinaTa, ainsi que d'avoir convoqué cette conference ; les fruits
qu'elle va porter auront la signification d'un grand progrns pour la comprehension mutuelle
entre les peuples balkaniques o.

Le professeur Denis Zakythinos Grece : e... l'entente entre les peuples est un pro-
bleme de comprehension réciproque. Et il n'existe pas de meilleure connaissance, pas de plus
sAre comprehension que celles qu'on noue autour d'une table de travail. Je suis fermement con-
vaincu que ce travail scientifique signifiers pour nous l'établissement d'une amide solide en
meme temps qu'un moyen efficace de nous comprendre, de nous connaltre, de vivre dans
une atmosphere de paix durable s.

Le professeur Andre MIrambel France : e Une meilleure comprehension entre les peu-
pies est pourrais-je dire une preoccupation de premier ordre. La possibilité de la réaliser
a été démontrée en grande mesure aussi au cours de nos séances de 1962, it Sinala, et des séan-
ces actuelles, It Bucarest. Je veux cependant espérer que nos efforts ne se limiteront pas it
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la table de travail et (fulls pourront apporter un rayon de lumière aussi lit oh II existe encore
certains problémes épineux et divergents. Une attitude d'avant-garde de la part des hommes
de science peut venir en aide aux peuples afin d'éliminer des obstacles artificiels se trou-
vant dans la vole de leur entente et de leur collaboration o.

Le professeur Nullo Minissi Italie : e SeIon moi, la fonction fondamentale de l'AIESEE
réside premièrement dans le développement et l'élargissement des relations internationales
entre les pays ballmniques et secondement entre les pays balkaniques et tous les autres pays
du monde. La réalisation de cette muvre scientifique et culturelle absolument n écessaire prendra
une signification qui dépassera le niveau scientifique et culturel et pourra constituer to sa façon
un exemple pour d'autres types de collaborations o.

Le professeur Franjo Barike Yougoslavie : e Je suis convaineu que ce début, qui a
lieu ces jours-ci dans la belle capitale de la Roumanie, est plus que prometteur. respère
que l'Association nouvellement créée apportera, au cours des années suivantes, une précieuse
contribution to la réalisation des nobles thches qu'elle se propose, en poursuivant sur la vole
d'une bonne entente, d'amitié et de paix entre les peuples s.

Le professeur Faik Resit Unat Turquie : e Une pareille association était plus que né-
cessaire. L'histoire l'exige, par conséquent, connaissons-nous mieux, tendons-nous la main,
comprenons-nous mieux par Vintermédiaire de la culture E

Le professeur Joseph PerényiHongrie : s Au stade actuel de la science, il nous faut
reconnattre Vexistence dans tous les domaines de problèmes complexes, qui ne peuvent trouver
leur solution adéquate que grice to la collaboration des spécialistes embrassant plusieurs disci-
plines. Et c'est justement ce fait qui justifie la création de l'Association Internationale
d'Etudes du Sud-Est Européen t.

Par quels moyens s'est affirmée, pendant cette première année d'activité, la principale
fonction de l'AIESEE, qui est de promouvoir la collaboration scientifique dans le domaine
les études du sud-est européen ?

Les premières mesures prises par le Sacrétariat général de Bucarest (siège de l'Associa-
tion) ont eu comme but l'intégration de l'AIESEE dans la vie scientifique Internationale.
Avec le concours de la Commission nationale de la R. P. Roumaine pour l'Unesco, on a
procédé it la diffusion des Actes de la réunion constituante de l'Association aux commissions
nationales pour l'Unesco et aux nombreux instituts scientifiques de différents pays, en vue
de faire connattre la création de VATESEE et ses objectifs, et de solliciter le concours de
ceux-ci pour la réalisation des buts qu'elle se propose.

La publicité réalisée par cette voie a eu échos non seulement dans les revues scien-
tifiques et dans la presse d'information générale de nombreux pays, mais elle a suscité une
série de demandes d'informations supplémentaires venant de plusieurs organismes sclentifi-
ques ou de personnes particuliéres préoccupées des études sud-est européennes et désirant par-
ticiper aux travaux de l'Association.

Par ailleurs, le Secrétariat a pris des mesures en vue d'affilier l'Association it la Fédé-
ration internationale de langues et de littératures modernes, ainsi qu'au Comité international
pour les sciences historiques et, par l'intermédiaire de ces organisations scientifiques, au Con-
seil international de philosophie et de sciences humaines. Ces demandes d'affiliation ont été
favorablement revues par les organisations en question.

En meme temps, le Secrétariat a entrepris des actions destinées it stimuler la création
de comités nationaux et leur affiliation it l'AIESEE. Aux termes de l'article 7 des Statuts de
l'Association, le Secrétariat a lancé, en mai 1963, un appe/ pour la création de comités natio-
naux d'études du sud-est européen et leur affiliation A l'Association, adressé aux principaux
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ganismes scientifiques (academies de sciences ou centres nationaux de recherches scientifi-
ques) de 30 pays reputes pour leur tradition dans la recherche des civilisations sud-est euro-
péennes.

Six pays ont répondu jusqu'it present it cet appel, A savoir : l'Autriche, la Bulgarie,
le Danemark, la Roumanie, l'U.R.S.S. et la Yougoslavie. Les comités nationaux créés dans
ces pays ont sollicitéleur affiliation it l'AIESEE. Ces demandes seront soumises, en conformité
avec l'article 7 des Statuts, it la premiere reunion du Comité international de l'Association.

L'Académie Royale de Belgique et l'Académie de l'Allemagne Fédérale (Deutsche Fors-
chungsgemeinschaft), tout comme l'Academie Nationale des Sciences de l'U.S.A. et l'Académie
britannique, ont repondu favorablement LI rappel de l'Association, en communiquant qu'elles
suivent avec interet ractivité de celle-ci en vue de prendre part 11 ses travaux.

Les demandes individuelles d'affiliation seront elles aussi soumises au Comité internatio-
nal pour etre solutionnées en conformité avee les Statuts qui prévoient que de telles demandes
ne peuvent etre re çues que des pays ot il n'existe pas de comité national d'études du sud-
est européen ou un autre organisme scientifique considéré comme te] et affilié it l'AIESEE.
Des réponses dans ce sens ont été adressées aux sollicitants.

Une série de consultations, par correspondence ou par des conversations directes avec
des savants de plusieurs pays sud-est européens ont été entreprises, en vue de constituer les
commissions d'études dans les domaines de rarchéologie, de l'ethnographie, de la linguistique,
de l'histoire de rart, ainsi que de créer une commission interdisciplinaire cerement les proble-
mes de la penetration des 'elks progressistes des Lumieres dans l'Europe sud-orientale.

Les résultats de ces prises de contacts, ainsi que rintéret manifesté par les cercles scien-
tifiques de partout pour la forme de collaboration scientifique préconisée par l'Association,
montrent que toutes les conditions nécessaires it la constitution en 1964 des commissions ci-
tees et it la convocation des premieres séances de travail sont d'ores et déje réunies.

Le premier numero du Bulletin de l'Association Irdernationale d'Etudes du Sud-Est Ed-
ropéen, inauguré par radicle du president de l'AIESEE, Mr. Denis Zakythinos, continue
raction d'integration de rAssociation dans la vie scientifique Internationale, en publiant
dans ce but des articles sur le programme, les statuts et la formation des organes direc-
teurs de l'AIESEE. Le Bulletin, grece k la contribution d'éminents spécialistes, souligne
aussi rimportance des archives ottomanes et évoque des moments ou des personnalités de
l'histoire des relations culturelles et des recherches scientifiques du sud-est europeen. Une
chronique selective de la vie scientifique internationale énumere les principaux congres,
reunions, etc. it roccasion desquels des problemes concemant le passé de cette zone géo-
graphique ont été abordés.

L'intéret envers l'AIESEE s'est manifesté non seulement par les contacts que le Secre-
tariat a eus avec les organismes scientifiques mentionnés ci-dessus, mais aussi par les visi-
tes au Secretariat d'un grand nombre de savants étrangers de passage en Roumanie, auxquels
on a facilité rétude des monuments et la recherche dans les archives et les bibliotheques
qui pouvaient les intéresser, tout en les aidant it réaliser les objectifs scientifiques de leur
séjour.

Des contributions similaires ont été foumies dans cet intervene par les membres du
Comité international et ceux des comités nationaux récemment créés.

GrAce k la sollicitude de l'Académie de la R. P. Roumaine, qui s'est offerte d'assurer
les dépenses nécessaires it l'organisation et au fonctionnement du Secretariat de l'AIESEE,
ce ressort technique a pris naissance au début du mois de mai 1963, avec un personnel de
sept employes.
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On a mis i la disposition du Secrétariat un siège approprié it son fonctionnement
dans rimmeuble situé It Bucarest, rue I.C. Frimu 9, doté de tout l'équipement nécessaire.
L'Académie de la R. P. Roumaine a également assuré les moyens financiers et techniques
nécessaires it la réalisation du programme de publications de l'Association.

L'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen est un organisme scienti-
fique destiné it mettre en valeur les créations plus récentes tout comme celles datant de la
haute antiquité des civilisations fort anciennes, de mettre en lumière les relations culturelles
millénaires qui ont existé entre elles, de faire renaltre tout un passé commun d'échanges de
biens matériels et spirituels des peuples habitant une région qui, depuis toujours, a servi de
pont entre l'Orient et l'Occident. Nonobstant le fait que c'est surtout l'étude du passé qui
fait l'objet de cette Association, il n'en est pas moins vrai qu'elle est la création du monde
contemporain, mise A son service. Elle cherche it promouvoir les méthodes modernes d' inves-
tigation scientifique, tk favoriser les études interdisciplinaires, i associer des spécialistes de
différents pays et dans des domaines variés de la science, it faciliter les échanges de docu-
ments, it déployer une activité de recherches collectives. Fruit du désir de paix manifesté
par les peuples du sud-est européen, dont notre pays s'est rendu encore une fois rinterpréte,
l'AIESEE représente (Us ii présent un facteur de compréhension et de collaboration interna-
tionales par la science et rappréciation mutuelle.

Em. Condurachi et Virgil Cdndea
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GUBERINA, PETAR, Le problème de la diphtongaison en vegliote, Studia Romanica et Anglica
Zagrabiensia *, 9-10, 1960, pp. 137-148.

L'auteur constate El juste titre l'insuffisance de notre documentation au sujet de la langue
dalmate en général, ainsi que de l'idiome dalmate parlé dans l'Ile de Krk (Veglia). Dans cette
langue, il distingue trois couches intermédiaires : l°11 est possible de reconstituer la plus ancienne

l'aide des toponymes, des noms propres figurant dans les documents latins et des emprunts
-faits au serbo-croate ; on peut la placer approximativement it une époque allant du VII'
au Xe siècle ; 2° la deuxième apparatt dans certains documents postérieurs aux XI' XII'
.sitcles ainsi que dans les termes empruntés au dialecte vénitien ; 3°1a troisième couche, enfin,
.est attestée par des témoignages du XIX siècle ; le plus récent de ces témoignages nous
est fourni Par Tilone Udalna, le dernier survivant de la langue dalmate, mort en 1898.

Selon l'auteur on ne trouverait pas trace de diphtongaison dans la première couche.
Dans la seconde on volt apparaltre au début les formes Pornaiba et Promontour, que l'on retrouve
plus tard sous celles de Porniba et Promontor, ce qui semble prouver qu'it la fin de cette période
fla diphtongaison avait cessé d'étre active. Par contra dans le vcgliote du XIX' siècle et dans
la langue de Ttione UdaIna la diphtongaison est un phénoméne fréquent. L'auteur attribue
cet important changement it une forte influence des parlers croates du type 6akavien. Dans
ces parlers le phénomène de la diphtongaison est de date récente et remonte It peine au XIX'
siècle. C'e st done uniquement p endant cette brève et dernière phase que les parlers en questio n
ont pu exercer 1 eur influence sur le dalmate sous le rapport de la diphtongaison, ce qui amène
rauteur à conclur que e c'était avant tout It cause d'une forte influence des parlers dakaviens,
.o4 la diphtongaison trés vivante créait des conditions favorables dans le vegliote moderne
pour la diphtongaison de n'importe quelle voyelle et dans n'importe quelle position (p. 145).

Cette conclusion ne tient pas entièrement compte toutefois des recherches de Petar
Skok, qui constate l'existence de la diphtongaison antérieurement au XIX' siècle, attestée par

des exemples suivants : cannetum jonchaie * top. Kanajt dans l'Ile de Krk ou Veglia (Dolazak
Slovena na Mediteranu, Split, 1934, p. 229; Slauenstvo i Romanstvo na Jadranskim otocima.
Toponomastilka ispitivanja, Zagreb, 1950, t. Ier, pp. 24-25) ; ceresetwn cerisaie top.
Sarakajt dans I'lle de Krk ou Veglia (Dolazak, p. 229) ; lacuna fosse top. Lokajne dans
rile de Veli Otok (Slay. i Rom., p. 120) ; m velum lieu planté de milriers i top. Murai
dans File de Krk ou Veglia (Dolazak, p. 229; Slay. i. Rom., pp. 22, 27, 260) ; termes s branche
.coupée * &Irma e couche de branches ou de fleurs s, dans la région de Kotor (Dolazak, p. 194) ;
un top. Rabasalj dans l'lie de Krk (Veglia) conserve la trace du suffixe latín -eturn, en
ancien dalmate -aj(t) > alj (Slay. i Rom., p. 32). Ainsi la toponymie prouve que, contrai-
rement à la supposition de l'auteur, la diphtongaison est en dalmate un phénoméne ancien
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et originel. Le fait que les attestations sont rares pour la couche intermédiaire ne nous
autorise pas A nier l'existence du phénomene, les arguments a silentio reposant sur une base
fragile. Si l'on tient compte en outre des constatations de la linguistique générale, qui nous
apprennent que les influences étrangeres portant sur le système phonétique d'une langue sont
toujours faibles ou ne sont manifestes qu'après une coexistence intime et prolongée, l'on est
en droit de révoquer en doute la conclusion de l'auteur, selon laquelle la diphtongaison
serait en dalmate reffet d'une influence tardive et éphémére, du xrxe siècle.

H. Mihtleseu

ZATMOV, IORDAN, Meemmume mews e Hupaoneiso [Noms de lieux du district de
Pirdop], Editions de l'Academie des Sciences, Sofia, 1959, 300 p.-1-3 cartes

Le district de Pirdop est situé sur le méme parallele que Sofia, It environ 50-80 km
It l'est de la capitale bulgare, et touche aux districts de Levskigrad (anciennement Karlovo)
ii l'est, de Panag'uri§te et d'Ihtiman au sud, d'Elin Pelin It l'ouest, de Botevgrad et de Teteven
au nord. Il s'appuie au nord sur les monts Balkans et s'étend, au midi, jusqu'It la Sredna
Gora. Son territoire est arrosé par la Topolnitsa, la Smolska et leurs affluents. La vole ferrée
Sofia-Kazanlék passe par Pirdop, le chef-lieu du district, et les cours d'eau ouvrent raccès
au sud et facilitent les communications avec la plaine thrace.

De 1953 It 1956 l'auteur a visité 13 villages et 3 villes du district et a recueilli sur place
un abondant materiel toponymique. L'ouvrage commence par une description du milieu géo-
graphique, suivie d'un historique sommaire de la region (1-24), aprés quoi l'auteur examine
les noms de lieux au point de vue linguistique (25-35), procède A leur classification (37-86),
en indique les origines (87-99) et dresse un index alphabétique de tous les toponymes, chaque
terme faisant l'objet d'un commentaire substantiel appuyé par des faits linguistiques similaires
constatés dans d'autres regions (101-293). L'ouvrage s'achève par une brève bibliographie
et une liste des informateurs locaux auxquels l'auteur a eu recours dans ses investigations
(249-300). Trois cartes complétent le volume.

Le materiel linguistique recueilli par Iordan Zalmov est d'une importance considerable
pour l'histoire de la langue et du peuple bulgares, en lame temps qu'une précieuse contribution
dans le domaine des etudes slaves ; il atteste en outre les rapports de la population autochtone
avec les colons turcs et décele dans la toponymie locale les traces qu'y a laissées une population
d'origine romane. Sur ce dernier point rauteur precise : Par population romane nous entendons
la population romanisée d'origine thrace (et grecque) de la Péninsule des Balkans. Assez nom-
breuse lors de l'arrIvée des Slaves, elle était surtout répandue dans les régions montagneuses
oti elle menait une vie semi-sédentaire et s'occupait avant tout de relevage du betail. Elle
a laissé un grand nombre de noms de lieux et quelques noms de villages et de rivières s (p. 90).
11 y a lieu de préciser qu'au VI' siècle cette population romanisée étalt établie dans les villes
et les villages, en particulier dans les vallées fertiles, et qu'elle s'adonnait 4 l'agriculture
et il'élevage ; Ix en juger d'aprés les témoignages archéologiques, les inscriptions notamment
elle était assez nombreuse au nord de l'Hémus et sporadique au sud de cette chatne de mon-
tagnes. Ultérieurement elle s'est consacrée presque uniquement ii la vie pastorale, et au X'
siecle la littérature byzantine signale sa presence beaucoup plus au sud et la désigne sous le
nom de Vlaques. Dans le district de Pirdop l'on trouve des vestiges romans non seulement
dans les noms de montagnes et de cours d'eau, mais encore dans la flore et la faune, ce qui'
denote que dans cette contrée la population romane a été relativement stable. L'auteur tient
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it rectifier id sa précédente affirmation touchant la vie semi-sedentaire de la population
romanisée et precise: Ce fait suffit à prouver que la population romanisée était solidement
etablie dans cette region. 11 est malaise de determiner de quand datent ces noms, car nous
manquons à cet égard d'un critere sir; en outre la population romane de nos jours, connue
ici sous le nom de Vlaques, continue de parler son idiome roman particulier. Seuls quelques-uns
de ces elements peuvent etre considérés comme étant relativement anciens * (p. 90). On trouve
done exprimée ici l'idée de la persistance et de la continuité de l'élément latin de l'époque
romaine, qui s'est longtemps maintenu et a été finalement assimilé par la population
slave, plus nombreuse. Théoriquement parlant Il n'y a rien a objecter contre cette
conception, qui, selon nous, contient une part de Write. En fait ce processus historique a
été des plus complexes et il est bon d'examiner avec soin les précieuses indications
fournies par la toponymie.

Le terme Vlah apparatt en dix points différents : 1. VIdou dol (p. 130), vallée proche
de la localité de Virlina, it 2 km au nord de Srednogorets (anciennement Petrie), aux sources
de la Topolnitsa ; 2. Vldovskata kabd (p. 131), hauteur rocheuse voisine de Vliftov dol, du
caté de Cavdarsko zemliite ; 3. Vld.fkata kabd (p. 131), piturage i 5 km de Mirkovo ; 4. Vidal
koltbi (p. 131), piturage it 5 km ouest de Koprivititsa ; 5. Matte koltbt (p. 131), pilturage
au sud de Kablevitsa, en face du pie d'Ostritza des monts Balkans, it 7 km nord-ouest de la
localité d'Anton (anciennement Liiene) ; 6. Matte kolibi (p. 131) pente pres de Goljamata
reka, It 8 km sud-est de Kamenitsa, pres du village de Polbrene ; 7. Vldfkite koltbt, pres
de Mirkovo ; 8. VIdSkite koltbi (p. 131) sur une hauteur voisine de Kalugeritsa, proche de
Smolsko, pres du village de Rakovitsa ; 9. VId§kite koltbi (p. 131) pres du defile de Katana dans
le col d'Etropol, it 5 km nord de Tsirskvigte ; 10. VIdlkoto kiddente (p. 131), fontaine de
Rajevo, et 2 km nord de Gorno Kamartsi. La plupart de ces localités sont situées dans des
regions de montagne et attestent la presence de Vlaques pasteurs sur tout le territoire du
district de Pirdop, du nord au sud et de l'est à l'ouest.

Les elements latins laisses dans la toponymie de la region par la population romane son
les suivants

amurca, amurga: s mare, résidu noir des olives pressées s roum. amurg, s assombrisse-
ment, crépuscule s, murg bai * ; Murgdna, plc Cleve des monts Balkans, an nord de Celopeé
(p. 218) ;

aurarius e en or, qui contient de l'or *, roum. aurar, e doreur, orpailleur, ouvrler
d'une mine d'or ; Arord6 ou Rordl (p. 244), riviere qui recueille de petits cours d'eau de la
Sredna Gora, au nord-est de Pirdop, et se jette dans la Topolnitsa, au sud-ouest de Du§antsi,
avec un a latin transformé en o, comme c'est le cas pour acetum > bulg. ago', altarium >
> bulg. (map ;

barbatus e mile * (adj. ou nom propre), roum. bdrbat e * : Berbdtskata niva (p. 115)
le champ de Barbat *, pres de Srednogorets (anciennement Petrie) ; cf. aussi le nom de

famine Berbáloo;
bonus, e bon it, roum. bun (meme sens) ; Bdnovo (p. 124), village situé entre les monts

Balkans et Galabets, a l'ouest de Pirdop, attesté des le XVII' siecle ;
branca scrofulaire s (Salicomia herbacea), roum. brtncd et le diminutif brIncufd : 1.

Brdnkdritsa, affluent de la Gornokamairskata réka, qui se jette dans l'Iskir, prés de Dolni
Bogrov ; 2. Brdraka kladénets, fontaine situ& au nord de la Gornokamirskata (p. 122) ;

caput tete, bout, extrémité *, roum. cap, articulé capul Kápola (p. 179), piturage
sur une hauteur couverte de hares du versant méridional des monts Balkans, entre Kamena
striga et le defile de Ka§ana, it 7 km. nord de TsärkviIte ;
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catella chienne *, roum. afea: Katsamdr (p. 182), cours d'eau prenant sa source dans
les monts Balkans au nord de Celoped, et descendant des pentes abruptes couvertes de hares ;
cf. le roum. cdfea mare s grande chienne s. Le nom de la riviere pourrait s'expliquer par le
bruit de l'eau courant parmi les rochers ;

emus s cerf s, roum. cerb, articulé cerbul : 1. &rind (p. 281), pente couverte de forets.
-de hetres à Klima, sur la rivière de Kuforita, à 4 km nord-ouest de Koprivgtitsa; 2. Cerebdr
(p. 282), colline boisée de chenes A 4 km nord-ouest de Srednogorets (anciennement Petra);
cf. le roumain cerbdrie enclos aux cerfs ;

con forire s souiller de ses excrements *, roum. a cufuri s foirer *, Kuforita (p. 200).
rivière prenant sa source dans la Ravna poljana sur le Mont Pop et coulant en direction nord-
ouest le long de hauteurs couvertes de forets de hetres, pour se jeter dans la Topolnitsa, non,
loin de Dt,gantsi ; Kufort§ka oajna, dans la meme region ;

curvus s courbe (adj.), recourbe ; Karbula (p. 199), pic rocheux entre Made§ et Padeg,.
A 2 km nord de Tsfirkvigte ; le roum. curb s courbe (adj.) est un neologisme, mais le
toponyme précité atteste que le terme, derive du latin curvus, a fait autrefois partie de la langue.
populaire ;

formica s cigale s, roum. furnicd s fourmi s : Fúrnic (p. 276), pente verte A 2 km nord-ouest
de Covdar ;

frater sfrere *, roum. frate et le sobriquet Frilfild : (p. 276), 1. petit village it
2 km nord de Kamenitsa ; 2. hauteur pierreuse de la Granitsa, A 5 km. de Smolsko ; cf. aussi
le nom de famille Fralsil à Teteven ;

niger noir *, roum. negru : NégArgtitsa (p. 220), ruisseau qui prend sa source au pied,
de la Celopegka Baba et coule en direction du nord, vers Etropol ;

sursum, susum len haut *, roum. sus : Stsula (p. 264), hauteur couverte de forets de
hetres et de chenes, A 6 km sud de Pirdop ;

tilius (forme classique : tilia) s tilleul *, roum. tei z Tent' (p. 266), plaine pres de Galabets,.
4 km sud de Bdnovo, cf. anec Teliäóra près de Tatari dans le district de Svigtov, et MI,.

village du district de Pleven ;
ursus e ours *, roum. urs ersulitsa (p. 274), hauteur boisée près de BO, A 6 km ouest

de Koprivgtitsa, â proximité du village de Dugantsi ;
vallis s vallée *, roum. vale : 1. Vdloga (p. 128), nom de deux vallées, l'une pres de Ben-

kovski, l'autre près de Cukata, à Pest de Srednogorets, selon l'analogie des mots bulgares en,
-log, tels que caor, npan,aor ;

vallis sicca s vallée Oche s, roum. vale seacil: Valesék, Velesék (p. 127), vallée d'un cours.
d'eau ayant sa source dans les monts Balkans (Stara Planina), au nord de Zlatitsa ; le phone.-
tisme Velesék a pris naissance sur le terrain de la langue bulgare par assimilation du a avec
le e suivant ;

vita svie., roum. allá s animal.; Vitinja (p. 130), hauteur boisée à 3 km. nord-ouest
de Gorno-Kamartsi et, dans la meme region : Vitinska pol jdna clairière du Wail et Vilinski

colline du bétail *.
Un certain nombre d'autres noms sont d'origine roumaine, sans toutefois provenir

du latin :
cdciuld s bonnet found s: Kaalnitsa, Kaalka (p. 182), fontaine et campagne cultivée

it 2 km sud-ouest de Celope6; cf. aussi le nom de famille Kaeillev (Iambol) et le sobriquet
Toma Kaalkina (Kalofer);

cior, cioard s corbeau * : Coréitsa (p. 285), campagne cultivée entre deux vallées aux
pied des monts Balkans, A 1 km nord-est de Bimovo ;
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cref, articulé creful crépu, frisé, plissé s: Krétsul, Gárni Krétsul, Mini Krétsul (p. 195),
grand plateau it 5 km sud de Koprivnitsa ;

cucu, articulé cucul * coucou *: Kukulévitsa, hauteur couverte de fordts de hdtres et
de pAtura ges, A 4 km ouest de Kamenitsa et, dans la mdme Lrégion, Kukulbskata liSkova,
terrain de paturage, et Kukulévski prfaslop, col bordé de champs cultivés et de vergers ;

mdcef, mdcief églantier *: Mad (p. 211), piturage entre Topomir-deré et Gro§ovs-
koto-deré, au nord de Tarkvidte ; MaUfko-deré, cours d'eau prenant sa source dans le Ma664,
affluent de la Kliseklolska ;

mInz e poulain » : Mdnzul (p. 210), clairière dans les montagnes, A 9 km sud-ouest de
Kopriv§titsa ; Manzulitsa, colline h proximité de Levunovo (Petri6ko);

OW, pl. pdldle : *construction en planches ou en branchages entrelacés bAtie sur
pilotis i une certaine hauteur au-dessus du sol et servant A l'engrangement et A la conservation
des épis de mils : Patfila (p. 227), place publique de BAnovo oh l'on collectait et entreposait
autrefois la dime destinée aux Turcs.

Les éléments toponymiques d'origine latine et roumaine sont répartis de la manare
suivante : aspects géographiques ; 1 (Dallis); l'etre humain, anatomie, accessoires de costumes,
occupations ; 7 (aurarius, barbatus, caput, con forire, frater, cdciuld, pedal); qualités :
6 (bonus, curvus, niger, siccus, cref, mare); la flore : 3 (branca, Wills, mdcief); la faune : 8 (catella,
cervus, formica, ursus, vita, cior (fem. cioard), cuc, mtnz); adverbe : 1 (susum). J1 apparalt de
cette classification que la population romanisée vivait au milieu de la nature et que l'élevage
du bétail était sa principale occupation ; ainsi la toponymie confirme en tout point ce que
nous savons des Vlaques du moyen Age. Le mot mdme de vlah se retrouve dans dix noms
de liens du district de Pirdop.

Au point de vue chronologique, nous pouvons affirmer qu'un certain nombre de témoi-
gnages sont antérieurs au XVe sack. Les mots latins Dallis sicca sont devenus en roumain
vale seacd ; la diphtongaison du t (= e en latin vulgaire) en ea est fort ancienne et s'est certai-
nement produite avant le Xe sack. En effet, si le toponyme Valesék avait été emprunté
au roumain A une date plus récente, il serait devenu en bulgare Vales' dk ouValesdk. 11 convient
toutefois de tenir compte de ce que, une fois entré dans la langue bulgare, le mot s'est déve-
loppé selon les lois de cet idiome, oÙ le fa accentué du slave ancien s'est transformé en e
accentué avant le XVe siècle, sauf dans quelques dialectes du sud-est de la Bulgarie. Ainsi IL
diphtongue la de valea seacd a été adaptée au phonétisme dominant du bulgare et s'est chan-
gée en e, ce qui n'a pu se produire qu'A partir du XVe sack. Le latin tilius a donné en rou-
main lei : le mouillement et la chute du I intervocalique ont eu lieu avant le XVe sack,
de sorte que le toponyme Taff, du lat. tilius + suffixe -il, est antérieur au XV e sack,
se qui prouve que la population romanisée ¿tan établie dans le district de Pirdop avant cette
date.

H. Mihdescu

POPOV, KONSTANTIN, Mecnumme umena e Eenocriamwscno [Toponymie du district de
Beloslatino], *roman:HRH Ha CC:4)1114MM YHHHepcnTeT-13)HuouoranecHn tba-
Hymen. (Annuaire de l'Université de Sofia Faculté de Philologie), L1V, 2, 1959,
p. 485-671.

Le district de Beloslatino est situé entre la rivière du SkAt et de l'IskAr, en face de
l'Oltdnie roumaine comprise entre le Jiu et la ville de Corabia. Iln'est pas riverain du Danube,
dont le sépare le district d'Orjahovo. L'auteur a étudié en 1955-1956 une série de 29 loca-
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Ines comptant une population totale d'environ 88 000 habitants. Il y a recueilli 2304 noms
dont 1956 toponymes, 319 noms de rivares et 29 noms de villages et de vines. Son travail
comprend un historique des localités, une caractérisation linguistique des noms, une classi-
fication des noms de rivieres et des noms de lieux, un dictionnaire de ces noms, accompagne
de commentaires, une bibliographie, une liste des personnes interrogées et un résumé en français.

Le materiel ainsi réuni est important, non seulement pour l'histoire de la langue bulgare,
mais aussi pour la connaissance de la vie sociale et du passé de la contrée. Au point de vue
linguistique, l'auteur a constaté une influence turque, une autre rownaine, ainsi qu'une influence
grecque, byzantine notamment, moins prononcée que les précédentes, mais il n'a pas
essay(' d'établir une chronologie des faits, qui lui eft permis de parler de leur stratification
successive.

L'auteur considere d'origine latine ou roumaine les elements suivants :
cucuta, litterairement cicuta, roum. =aid : Kukutdnets, nom d'une source ensoleillée

it deux kilomètres ouest de Regozen (p. 559);
-el : lzvoral (Dra§an et VArbitsa);
gurgutio, roum. gurgui.: Gurgal'a ou Gurgala, petite eminence ft l'est de Komarévo ;

Gurgulét, Mdldk Gurgulét, Golém Gurgulét, petites hauteurs dénudées au sud du village de Gabare ;
tu fa, roum. turd : Kalieva WM (Dobralevo) ; Elénkina tara (Dobralevo), Iotkovska

tara (Lazarevo, anciennement Strupen), Ismailkova ULM (Bjala Slatina), Mekil6va ¡lira (Enitsa),
Mikva tafa (Tlacane), Nejkova tara (Enitsa), Petkdninata tetra (Dobralevo), Petk6vskata tafa
(Dobralevo), Pétsova lath (Kameno pole), Pri Tar& (Lazarevo, anciennement Strupen), Sdl-
kova tara (Dobralevo), Semi6nova tafa (Enitsa)) Sértovskile taft (Comakovtsi), Smilkova
lara (TArnava), Ta Ida (Dobralevo et Borovan), Ts6lova tara (Sirakovo), Tattle (Enitsa
et Altimir) ;

milts, roum. vale ; V dloga (Kojnare), forme sur le modele des mots en -og de la langue
bulgare ; Mdrkov vdlog et Pirdiki vdlog (Borovan).

A ces noms d'origine latine ou roumaine, nous pourrions ajouter les noms suivants, que
l'auteur n'inscrit pas dans cette catégorie :

amurca, amurga 4 marc noir d'olives pressées s, roum. murg, murgd ; Murglnets, fontaine
A eau noire it quatre kilometres it l'est de la commune de Borovan (p. 622). Au sujet de la
frequence du mot latin amurca dans la toponymie et le folklore balkaniques, cf. G. Soptro-
janov, Amurca, murga, murk vo rumanskite i balkanskite jazitst. Od romanskata i balkanskata
linguistika, patrontmika i toponomastika, dans it Godisnjak NauAno Druiltvo NR Bosne i Herce-
govine, Balkanolaki Institut i, I, 1957, p. 105-178;

casa, roum. casé: Kiisata (Bukovets et Altimir) ; Kdsite (Brenitsa et Lazarevo). L'auteur
les considere d'origine italienne, ce qui est peu probable ; d'ailleurs l'italien casa se prononce
avec un s phonique, c'est-A-dire z;

cerrus, espece de chene de plaine (Quercus cerris), roum. cer, alb. q'ctr, ital. cerro (Meyer-
Liibke, Romanisches etymologisches W6rterbuch, no 1838) : Tséra, plaine oti croissaient jadis
des chenes, it deux kilometres sud de Vranjak, et, dans la meme region, Vis6kila tser, au
lieu dit Polenite ; Tserdka, colline boisée it trois km ouest de BilrkaAevo et A trois km sud
de Gabare ; Tsérov dol (Borovan, Enitsa, Lepitsa, TArnava); Tsérova bdra (Vranjak), Tsérova
rnogila (Enitsa), Tsérova padina (Nivjanin, anciennement Djurilovo). Le mot roumain corres-
pondant est rare et on le rencontre sporadiquement surtout dans le sud-ouest du pays. Le mot
bulgare tser n'a pu 6tre emprunté au roumain, et s'est sans doute developpé direetement du
latin ballcanique ;

papyrus, papyrum, roum. pdpurd s osier s, bulg. papar: Paparnitsa, endroit riverain
de l'IskAr, commune de Kojnare ;
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pastio, pastionis, roum. pdfune e piturage s: Padno(u)skite ko§dri ou Pdánouite ko.fdri,
quatre kilométres nord de Bjala Slatina ;

pissiare, roum. pifa s pisser s: Pffurata, nom de source dans les localités de Bjala
Slatina, Bukovets, Dobralevo et Gabare ;

roum. lei s tilleul pdt, chemin conduisant au village de Tel% sur la
rive gauche de l' Lskâr, it six kilométres nord de Kojnare ;

zanzalus, roum. finfar s moustique s: Tsintsdrskila dol, nom d'une vallée de la commune
de Gabare.

Les éléments suivants sont entrés dans la langue par l'intermédiaire du roumain, mais
ne sont pas d'origine latine

roum. baci e chef d'une bergerie s, hongrois bdcsi e oncle, vieillard * : Bigo(v)skata
terre cultivée au nord du village de Brenitsa ; Ba6ilteto, piturage des villages de Borovan, Lepitsa,
Rogozen et Sirakovo ;

roum. gireddd s rang& de paille *: Dfiréda, dépression, à deux kilométres sud-est de
Cumakovtsi ; l'auteur range ce mot parmi les éléments d'origine incertaine (p. 569 et 594) ;

roum. säld, hongrois szdIlds s abri, habitation, étable Saidfa. emplacement d'un ancien
village, près de Nivjanin (Djurilovo).

Le terme vlah (valaque) apparait dans trois toponymes : Vldouskoto, terre arable, b.
Cumakovski sur l'IskAr ; Vták(o)skoto, colline à Enitsa ; et Vlaki pdt, route vers Orjahovo, dans
la commune de Rogozen.

Si l'on lotalise ces divers noms, on en trouve 58 d'origine latine ou roumaine, ce qui
teprésente environ 2 pour cent des 2304 noms de la toponymie du district de Beloslatino.

Quant aux mots bulgares papdr et (ser, nous avons la certitude qu'ils ont été empruntés
au latin balkanique immédiatement aprés l'arrivée des Slaves. Le terme vlah était connu des
Slaves et des Byzantins dès le Xe siècle. Gurgal'a = Gurgdja, Murata (de pissiare =-- e pisser *)
et TelLi = teif sont des phonétismes roumains antérieurs au XVe siécle. Djiréda = gireadd
et Sald.fa sdlaf attestent la présence de patres valaques venus des Garpates it une époque plus
récente. Par conséquent, la toponymie du district de Beloslatino montre que des rapports
presque ininterrompus ont existé entre les Slaves et la population romane. Gelle-cl était peu
nombreuse et a fini par étre complètement assimilée, mais elle a laissé dans la toponymle des
traces, qui révèlent son genre de vie et qui ont trait ala flore (cucutd, papará, tei, tu fa), à la faune
(finfar), it la terminologie géographique (gurgui, izvorel, vale), aux occupations (baci, gireadd,
Opine, Ola), ce qui permet de conclure que cette population s'occupait principalement
d'élevage.

H. Mihdescu

MULJACIG, 2ARKO, O imenu grada Dubrovnika [Du nom de la ville forte de Dubrovnik],
dans Zadarska "Revija *, XI, 1962, 2, p. 147-154.

A 12 km au nord d'Epidaurum, au bord de la mer, sur l'emplacement de l'actuel
Dubrovnik, avait pris naissance it une époque reculée une nouvelle ville, Epidaurum novum.
Le nom de l'ancienne ville, Epidaurum uetus a subsisté jusqu'it nos jours sous la forme de
Cavial (de civitatem), mais pour celui de Dubrounik les spécialistes ne pouvaient l'expliquer
par un nom pré-slave, comme c'est le cas pour les principales localités du littoral de l'Adria-
tique. Petar Skok avait d'abord songé it un adjectif slave *dubrovinil (se. gradu) e de foret,
boisé s, mais il a finalement renoncé à cette interprétation, considérant que l'actuel Dubrovnik
n'a jamais pu se trouver dans une région de forets. II s'est ensuite arreté à l'idée de deux
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localités paralléles : l'une romaine du nom de Raguse, l'autre slave, du nom de Dubrovnik
située sur une hauteur voisine ; avec le temps les Slaves auraient assimilé la population
romane et impose le nom de leur ville it tout le territoire. L'auteur de l'article dont nous
nous occupons ici (lequel a fait l'objet d'une communcation au VIIe Congrès international
d'onomastique tenu en 1962 it Florence) propose une interpretation differente. Le nom de
(Castellu de Epi)dauro-n6vo aurait subsisté aprés l'arrivée des Slaves, sous la forme de *D1BrI*-
ay. La ville étant protegee par des fortifications de bois (comme l'ont prouvé ls recher-
ches archéologiques), les Slaves auraient fait tout naturellement le rapprochement entre
D'beran6v et l'adjectif *dobrovind (se. gradu) de leur propre langue. C'est ainsi que, par un
procédé linguistique populaire et l'adjonction du suffixe -nik, aurait pris naissance la forme
Dubrovnik, dans laquelle subsisterait par consequent l'ancien nom de la ville forte, Epidaurum
novum. La diphtongue AU se serait transformée en av sous l'influence byzantine (comme
P. Skok l'a prouvé par de nombreux exemples) et le groupe -vr- aurait évolué pour devenir
comme dans Lovro > Lobro, Sovra > Sobra, vrabac bravac, vrijame > brijame, etc. L'article
qontient de nombreux renseignements historiques ; l'interprétation de l'auteur eqt ingénieuse
et semble plausible, bien qu'elle laisse subsister quelques difficultes au point de vue de la forme.

H. Mihaescu

PAPAHAGI, TACHE, Dicjionarul dialectului aromtn, general #. etimologic. Dictionnaire
aroumain (macédo-roumain), général el Itymologigue. 36 photographies, 1 dessin et,
1 carte. Editions de l'Academie de la R.P.R., Bucarest, 1963, 1264 p.

Le dictionnaire comprend une brZtve introduction en roumain et en 'range's (p. 5-48),
le materiel lexical proprement dit avec la traduction française des termes (p. 49-1151), un
index alphabétique des racines latines (p. 1153-1171), grecques (p. 1172-1199), albanaises.
(p. 1199-1204), slaves (p. 1204-1211), turques (p. 1211-1229), italiennes (p. 1229-1233),
françaises (p. 1233-1234) et de divers autres idiomes (p. 1234), un second index e de mots qu'on
retrouve dans d'autres langues balkaniques sans que l'on puisse préciser de quelle langue ils
ont passé en macedo-roumain s et de mots pour lesquels on a propose une étymologie qui n'est-
pas convaincante * (p. 1235-1248), ainsi que quelques explications supplémentaires et une
bibliographie des sources et des ouvrages consultés, avec les abreviations sous lesquelles ceux-ci
figurent dans le corps du dictionnaire (p. 1250-1264).

L'auteur, originaire du village d'Avdela, dans le Pinde, est Aroumain de naissance ; 11 a
fait ses etudes secondaires au lycée de Bitolj et, de 1912 it 1948, a été successivement étudiant,
assistant, maltre de conferences, enfin professeur à l'Université de Bucarest. De ce fait 11 a couram-
ment parlé dès l'enfance le dialecte macédo-roumain et a connu de prbs la vie des Aroumains,
avec ses alternances périodiques entre la montagne et la plaine, tout comme il a été à meme,
plus tard, d'étudier par des méthodes scientifiques ce genre d'existence. Ce faisant, 11 n'a pas
porte son attention uniquement sur la langue, mais s'est également occupe des problòxnes ethno-
graphiques et intéressant le folklore.

Les Aroumains sont connus dlts le Xe sack comme piitres et caravaniers. Leur vie dans
les montagnes a favorisé chez eux la persistance de nombreux caractères archalques ; la trans-
humance ainsi que le métier de conducteurs de caravanes les a mis en contact avec d'autres peu-
ples balkaniques, auxquels ils ont emprunté un certain nombre de termes et de coutumes. En
raison de ce fait, l'étude du dialecte macedo-roumain intéresse non seulement la langue roumaine
et la linguistique romane, mais aussi l'histoire d'autres idiomes du sud-est de l'Europe.
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Le dictionnaire contient 1628 racines latines (sans les dérivés respectifs), 2534 racines
grecques, 1620 turques, 924 autochtones ou balkaniques, 577 slaves, 350 albanaises, 300 italien-
nes et environ 1250 d'origine inconnue. Il découle de li que l'ossature de la langue est
romane et que c'est en premier lieu avec les Grecs et les Turcs, et en second lieu avec les Slaves
et les Albanais, que les Aroumains se sont trouvés le plus longtemps en contact. Les 294 termes
autochtones ou balkaniques révélent la persistance d'un fonds de culture trés ancien, et les
1250 racines d'origine inconnue prouvent qu'il reste encore beaucoup it faire pour l'étude scienti-
fique du groupe des langues sud-est européennes.

Le dialecte macédo-roumain est assez bien connu et a été étudié tant par ceux qui
s'intéressent it la langue roumaine que par les romanistes et les spécialistes des idiomes balkani-
ques. L'étude scientifique du latin vulgaire et du monde romain oriental ne saurait ignorer les
résultats de ces recherches. Il arrivait néanmoins que les divers recueils de textes et de maté-
riaux dialectaux étaient éparpillés et difficilement accessibles, et d'autre part l'étude d'ensemble
de Th. Capidan Aromtnii. Dialectul aromtn [Les Aroumains. Le dialecte aroumain]
(Bucarest, 1932) contient un certain nombre d'inexactitudes. C'est pourquoi le dictionnaire de
Tache,Papahagi est appelé sans aucun doute i devenir un instrument de travail indispensable,
du fait qu'il réunit en un seul ouvrage le trésor lexical du dialecte macédo-roumain, avec un grand
nombre de citations et de variantes, d'exemples de parallélisme avec d'autres idiomes balker-
niques et de précieuses indications étymologiques. L'auteur est d'avis que la prothèse a-a son
origine dans le latin vulgaire (lat. se duxit ad venare > si duse a vinare > s'duse avinare il alla
chasser *), mais n'exclut pas la possibilité d'une influence grecque. L'étude de Francois Tho-
mas (Recherches sur le développement du préverbe latin ad-, Paris, 1938; cf. notre compte
rendu du e Buletinul Institutului de filologie rominA A. Philippide s, Jassy, V, 1938,
p. 282-284) établit que ad- a pris une grande ampleur dans le latin tardif et y est parfois
devenu un simple élément prothétique.

La détermination des racines latines est en outre malaisée en raison du fait que nous ne
disposons pas encore d'un répertoire complet du latin oriental. L'auteur déclare (p. 15) : Il
est des cas obles étymologies proposées ne comportent pas de précision absolue quant au temps.
Ainsi des mots comme sdrbdtoare fféte s, scalddloare 4 baignade, endroit d'une riviére où l'on
peut se baigner II, vigl' itoare rossignol * peuvent avoir pris naissance en lafin vulgaire it partir
des formes *servatoria, *excaldatoria, *vigilatoria, mais cette dérivation aurait pu se produire
dans des conditions identiques au cours de l'évolution ultérieure de la langue romane balkano-
carpatique *. 11 s'agit d'établir en principe dans quelle mesure demeure justifié le procédé de
la reconstruction du latin vulgaire. Ce procédé s'est avéré utile et ses résultats ont été maintes
fois confirmés par les recherches ultérieures, néanmoins il convient de ne l'appliquer qu'avec
mesure. D'une manière générale l'auteur est circonspect lorsqu'il s'agit d'étahlir une étymolo-
gie, et ne manifeste pas de préférences préconeues pour une origine ou l'autre ; mais le terrain
de l'étymologie est un terrain difficile et périlleux entre tous, et il arrive aux chercheurs les plus
expérimentés de s'y fourvoyer. C'est pourquoi il est recommandable de réunir un matériel docu-
mentaire aussi abondant que possible.

*abellona. Dans le Thesaurus linguae Latinae =--Thes1L,. I, 64-65, on trouve attestées
les formes avellana, avallana, aballana et avollana. Cette diversité ainsi que l'existence de la forme
roumaine aluné 4 noisette, aveline s, justifie la reconstruction des formes latines * aballqna et
*abellona.

ad-* doliosus: Le daco-roumain duios doux, tendre, sensible , est issu d'un doliosus
présumé, dérivant de dolus et l'aroumain adil'ids proviendrait d'un ad-* doliosus présumé, le
préverbe ad- ayant laissé des traces profondes dans le dialecte macédo-roumain.

www.dacoromanica.ro



588 COMPTES RENDUS 10

*allargare, de ad + largus, dr. alerga e courir s, aroum. alógare s course, fuite s, mégleno-
roumain lagare, a également des paralleles dans les dialectes italiens : génois alargarse,logoud.
allargarse. W. Meyer-Ltibke, REW 352.

ad modo > a modo > amó, ama maintenant s, à comparer avec les exemples du latin
tardif : Thes1L., I, 1960 = Itala gen. 46,30 morar amodo (ant) v5v), quoniam vidi faciam
team; Vulg. Is. 9,7 amodo (tiarò To5 vilv) el usque in sempiternum.

ad-tunc(ce), dr. atunci e alors s, aroum. atumfea, atunfea, atunif, que nous avons discuté
dans notre article Beitrage zur Kenntnis der ttun-, tunc-Partikelre, dans s Buletinul Institutului
de filologie rominli A. Philippide s, IV, 1937, p. 1-51.

*aerugina a pu donner naissance aux formes ruglna et arudgind e rouille s. G. IvAnescu
(a Buletinul Philippide s, 1,.1934, p. 87) propose un post-verbal de a rugini s rouiller derive d'un
ragine plus ancien, et A. Graur (Etimologii romtne§ti, Bucarest, 1963, p. 136) est d'avis que
rugind et arudzind sont les resultats du croisement de deux racines : aerugo -F robigo.

*allevatum n'a pas à etre precede d'un astérisque, le verbe allevare figurant dans le
Thes1L., I, 1675.

alvina dans l'acception de la ruche * a survécu dans les dialectes rhéto-romains sous la
forme albina, comme le note G. B. Pellegrini dans Omagiu lui lorgu lordan, Bucarest, 1958, p. 667.

ambidui est attesté par les textes latins : Plin., Nat. hist., XXI 55 duo genera... ramosa
ambo ; XXVII 5 ambo. duo ; Fronto, p. 122, 2 Naber inter duos, ambos meos ; Schol. Arat.,
p. 182, 22 (VIIe siécle) habet (Helice) stellas... in ambas aures dues; p. 296, 8 ambaeduae qui-
dem subliles videntur stellae, Cf. Thes1L., I, 1863-1866.

*animalium est une reconstruction superflue, car name iu (n.n.) s menu beta% bates
laine * a pour base la forme latine animalia, dont l'aroum. a fait un singulier.

apprenhendere allumer : Compos. ad. ting. mus. 143 toile carbones minutos, adprehende
tilos in focario.

*aquatosus est justifié par des derives tels que equator qui cherche de l'eau s, aquatus et
aquosus s plein d'eau, aqueux s, Thes1L., I, 380-382.

berbecarius s berger qui garde les Miters *figure dans le Gloss. Reichenau 19 opilio custos
ovium vel berbicarius.

* bovus est également confirmé par l'acc. sing. bobum dans la Mulomedicina Chironis 974,
bien que la forme roumaine bou puisse s'expliquer de façon satisfaisante it partir du pluriel
bol < boves.

bracchiatum > brat& s brassée s est atteste par les auteurs suivants Colum. V. 5, 9, ca-
pitales vineas et bracchiatas; Plin. Nat. Hist. XVI 123 alia ab radice bracchiata, ut ulmus,
alia in cacumine ramose, ut prunus ; Prise. gramm. II 441, 25 a bracchiis bracchiatus.

brumarius a existé en latin et est atteste par quelques-uns des manuscrits de l'ceuvre
d'Isidore de Seville, Orig. V, 35, 6 &Wiles.. graece 12.96ip.oc appelatur, unde et brumatici (in-
brumati, brumatici vet brumar(i cod.), ThesIL., II, 2210.

* bustinus, -a, baqtind n.f. s suie s, cf. bastar, locus ubi cremantur mortuorum corpora,
busticcetum, bustio, bustum *rogus deflagratus s. Thes1L., II, 2255.

* caballaricius n'apparait pas dans les textes et inscriptions. Le mot calarelu, alaref cava-
lier peut également s'expliquer par Ware à cheval s < caballaris suffixe -ej.

*caiulus n'est attesté nulle part et, le pour des raisons d'ordre phonétique, ne sauralt
etre it l'origine de cair * quenouillée *.

capisteria > capisteare n.f. e huche à farine * est le pluriel de capisterium, vas in agricultura
frumento mundando inserviens, Colum. II, 9.11, Thes1L., III, 343.
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carraria, attesté it peine au IXe siècle, a certainement existé bien avant cette date.
E. Hochuli, Midge Bezeichnungen fiir den Begriff e Strasse *, e Weg s, * Kreuzweg s im Romani-
schen. Aarau, p. 75.

coltidiare, de cottidie (CGL V 186, 3) cottidictntes : assiduantes, peut etre considére comme
étant h. l'origine du roum. cuteza e oser s, et de l'aroum. cutidzare audace, hardiesse * tout aussi
bien que coilizare (gr. xovrEasv).

cucullius est superflu, car cucul' iu e houppe, sommet, pointe d'un capuchon s, peut
aussi bien etre le pluriel du lat. cucuili transformé en singulier.

cucuta : l'astérisque est injustifié, car le mot est atteste par les inscriptions de Pompéi,
cf. V. Vaaniinen, Le latin vulgaire des inscriptions pompliennes, Berlin, 1959, p. 26.

degelare = algere. Thes1L., V, 379, Orib. Syn., 6,42 aliqui . cum degelaverint, singultiunt.
*demanitict nous parait peu probable. Le mot roumain dimineafa s matin s est derive

du lat. de mane e valde mane s suffixe -eafti, sur le modele de unir < tenerus
jeunesse s, etc.

derarnare n'a pas à etre precede d'un asterisque, cf. Thes1L., V, 626 deramare = succi-
dere ; Hieron. psalt. sec. Hebr. 80, 17 (vineam) succensam igni et deramatam. Le mot a également
laissé des traces dans d'autres langues romanes, cf. W. Meyer-Liibke, REW 2578.

*desertare peut etre affranchi de son astérisque, cf. ThesIL., V, 69 desertare =-- deserere,
relinquere, Apon. 7, p. 136 (VIe siecle) hortus paradisi, qui desertatus fuerat per primum Adam;
desertare = neglegere, incultum relinquere, Petr. Chrys. serm. 4, p. 194B (Ve siecle) eral in agro
(frater filii prodigi) ¡errant percolens, se desertans.

disculcius est attesté par la Len Salica, ms. D., edition de Karl _August Eckhard, Weiniar,
1953, art. C, § 3, p. 240. Cl. Thes1L., I, 1247 et M. Iliescu, e Studil ì cerceteri lingvistice s, 1X,
1958, p. 411.

* disfacere ne figure pas dans le Thes1L. 11 ya done lieu de supposer que dis fa, ire action
de défaire * est plutat un produit aroumain forme du préfixe dis- et du verbe fafire i faire s.
n en va de méme pour *disfasciare, disfingere, *disglaciare, disiugare, * dismerdare.

*doi, doae. On trouve dans les inscriptions les formes suivantes : CIL V 8768, doa ; CIL
V 8776, doas.

ecce- inns > afel, afea, a! cale s ce, celui, ceux, celle, celles s: Platt, Mil. 789 habeo eccil-
lam meam clientam : Platt, Rud. 1066 vidulum eccilltun tenet ; Pleat, Merc. 524 own tibi eccillam
dabo; Apul. Apol. 53 libertas eccille, qui . . . ; Apul. Apol. 74 socero eius eccilli Herennio Rufino.

excarminare ne figure pas dans le Thes1L.
extra-nepolus a été reconstitué par W. Heraeus dans une glosse du CGL IV 504, 9 extra

ne < pot > us, v. s Archiv fiir lateinische Lexikographie 1, XII, 1902, 62 sqq.
"' fele (de fel) astérisque à supprimer Diosc. 59 nom. et acc. fete, cf. Thes1L., VI, 422.

filix, -icem: Pelagon. 252, 338 sqq. gen. sing. feelae ; Orib. Syn. 3,14 acc. pl. Micas; cf.
aussi P. Thomas, Mélanges Havel, Paris, 1909, p. 510, fr. dial. feuze.

* frondia ne figure pas dans le Thes1L. où l'on trouve par contre l'adj. frondeus,
L'aroum. frundal e feuille * pourrait s'expliquer it partir du pluriel dr. frunze i feuilles * <fron-
des, frondium.

illus est attesté dans Virg. gramm., p. 45, 3 H quaedam nominalivum et genetivum habent
ut illus illius, illa illea, ilium illi. Cf. Thes1L., VII, 340.

inaltiare a sans doute existé dans la langue parlée à caté de mallare = in altura, eri-
gere Thes1L., VII, 816. Vulg. Sirach 15,4 inaltabit eum ; 20,30 inaltabit acervum frugum; Paulin.
Nol. Carm. 24,739 qui superbos deprimit, humiles inaltat.
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ploppus, astérisque à supprimer : pluppi, Compositiones a lingenda. musiva 145; dxpt.
Troy Tao/Snow, en Calabre en 1124, v. G. Alessio, dans e Studi bizantini e neo-ellenici to,
V, 1939, p. 350.

sambata a certainement existé dans le latin parle, car 11 est attesté par les inscrip-
tions grecques contemporaines : Ecegioe.riç en Thessalie (4 Athenische Mitteilungen o, VIII,
124), Ecettpovreit;, (Corpus inscriptionum Atticarum III 2225), Etzp.tlekriç (Corpus inscriptionum
Atticarum ILI 3525). Voir la discussion sur les formes Elip.f3ce.rov et Edtvßovrov chez K. Dieterich,
Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10.
Jahrhundert n. Chr., Leipzig, 1898, p. 92 sqq.

subgluttire s hoqueter * et subgluttius e hoquet sont attestés par Orib. Lat. VI 42 (Vie siècle).
turbtzlare apparaftt dans Compositiones ad tingenda musioa 164 (sherausgegeben ...von

Hjalmar Hedfors, Uppsala, 1932) :... [ulna dispumata et teres diutius donec turbutetur ipsa urina.
Imprimé dans d'excellentes conditions techniques, le Dictionnaire aroumain général et

élymologique de Tache Papahagi est un ouvrage capital de la linguistique roumaine.

H. Mihdescu

BASLER, DURO et JANEKOVIC, DURO, Paleolitisko nalo_ziste Luseié u Kulasima [L'établis-
sement paleolithique de Luseié priss Kulasi ], dans s Glasnik o, Sarajevo, 1961, p. 27-38.

L'accroissement du nombre des fouilles et recherches d'archéologie paléolithique en You-
goslavie 6t d'une réelle utilité pour l'approfondissement des problemes du paléolithique de Rou-
manie, notamment de ceux qui concernent le Banat.

Le present article fait connaittre les importants résultats des fouilles archéologiques pra-
tiquées dans l'établissement paléolithique de la colline de Luseid, pres Kulasi.

Les auteurs ont réussi à presenter un tableau aussi clair et (Waffle que possible de la situa-
tion géologique de la region et essayent de résoudre, en faisant preuve de beaucoup d'attention,
les questions paléo-pédologiques de la station. Ils analysent dans le menu les conditions des
accumulations géologiques et signalent certains derangements (phénomenes de solifluction)
dans les dépets supérieurs qui auraient affecté la couche de l'habitat paléolithique (?).

La méthode paléo-pédologique leur a permis de determiner les caracteres principaux des
associations de climat au haut pléistocene, ainsi que les conditions de vie dans lesquelles s'est
développée la station paléolithique de Luseid.

Si l'on compare les profils stratigraphiques de Kulasi et ceux des établissements paléo-
lithiques du Banat, on constate que la succession des dépets de loess en alternance avec ceux des
sols fossiles, depuis le gravier de base jusqu'it l'humus actuel, ainsi quc les empreintes de certains
phénomenes périglaciaires sont presque les memes dans les deux regions situées du point de vue
géographique dans la meme zone limitrophe du vaste bassin de Pannonie. Pareillement, tout
comme dans les profils yougoslaves, on constate chez nous aussi, à savoir dans le Banat, l'absence
du carbonate de calcium (CaCO3) et l'abondance, dans certains dépets, des concretions ferro-man-
ganiques (FeMn).

Si, en ce qui concerne les considerations géologiques, tout nous semble clair, nous expri-
mons certains doutes quant it la date proposée pour la couche de civilisation. L'article parle de la
translocation de la couche de civilisation en trois étapes : a)le premier mouvement des silex serait
MI it un puissant phénomene de solifluction survenu au début du dernier stade (W III) ; b) le
second serail le résultat d'une elevation, sur la verticale, des silex dans un dépet plus Jenne, par
suite de gels prononcés ; c) enfin, le replacement des silex dans leur position horizontale actuelle,

:sous l'influence des derniers processus de solifluction de W III.
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Les auteurs estiment que l'Intelligence de ces processus de translocation leur permettrait
de determiner un Age plus élevé it la couche de civilisation. Mais aussi bien que l'on saisirait
certains phénomanes géologiques et aussi bien que l'on maltriserait certaines méthodes de recher-
che, il est assez téméraire d'arriver it de telles conclusions archéologiques, surtout si l'on tient
compte du fait que la méthode paléo-pédologique est utilisée ici pour la premiere fois en You-
goslavie et que cette méthode mane d'ordinaire It des opinions contradictoires. L'odyssée des
1 774 pieces en silex demeure pour nous un fait diffIcile à admettre. Nous ne sommes nullement
convaincus de Pexistence de ces processus de solifluction, surtout si nous tenons compte de la par-
faite horizontalité de la couche de civilisation (voir pl. 3).

L'effort des auteurs pour fixer un Age plus recule à la cciuche de civilisation serait dti,
notre avis, soit tt une chronostratigraphie erronée. soit plus précisement à une impression

tléterminée par l'étude typologique du materiel archéologique qui plaide en general
pour une date plus reculée. Nous nous sommes heurté nous aussi k cette situation
au cours de nos recherches, notamment au Banat, en Olténie et en Valachie, oÙ nous
avons rencontré des formes aurignaciennes précoces persistant jusque vers la fin du pléisto-
cane. Ce fait a été expliqué par l'isolement oil se trouvaient ces territoires depuis le milieu du paléo-
lithique supérieur et en raison de l'absence de certaines influences It meme de précipiter ou de
modifier d'une manière ou d'une autre le processus de développement des civilisations k cette
période.

Les auteurs, armés d'une abondante information bibliographique qui mérite d'etre prise
en consideration, réussissent pourtant à compliquer la question de l'appartenance culturelle de
Pétablissement de Luseid en essayant de découvrir dans l'inventaire lithique une serie d'éléments
aurignaco-széléto-gravettiens. Ce qui les eloigne des réalités archéologiqu es de Luseie. De la lecture
des dessinsassez peu clairs du resteilressort d'une maniere évidente la preponderance des for-
mes qui caractérisent l'aurignacien moyen. Nous songeons aux ciseaux it bec, aux curettes et
meme aux lames larges, tant discutées et si fréquentes à l'aurignacien précoce. Nile contenu de l'ar-
ticle, ni les planches qui l'accompagnent ne permettent de constater le moindre element qui appar-
tlenne exclusivement à ce que l'on appelle le szélétien i. Quant à la pointe atypique à retouches
abruptes, elle est totalcment non concluante en faveur du gravettien. Il est vrai que ces trois civili-
sations (l'aurignacien, le szélétien * et le sgravettien *) renferment maints elements communs,
lesquels apparaissent du reste tout au long du paléolithique supérieur tout entier, mais cela
ne nous permet pas de négliger les pieces les plus caractéristiques et les plus mires qui permet-
tent l'identification d'une civilisation, surtout quand il s'agit d'une zone où il existe une forte
tradition aurignacienne, avec ses divers aspects régionaux. Le Banat a livré plusieurs découver-
tes de ce genre 04, à c6té d'éléments typiquement aurignaciens, il est apparu aussi des pieces
nouvelles, comme les lames microlithiques du type Dufour. Nous avons attribué ces établisse-
ments à l'aurignacien du groupe Krems-Dufour. Si l'on tient compte de la presence des lames
microlithiques signalées par les auteurs et que nous constatons nous aussi sur la figure VI, celles
notamment des nos 51 et 56, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une seule et meme civilisation.

En dehors de ces quelques observations, qui expriment notre point de vue dans cette
question, nous tenons à accentuer une fois de plus l'importance de ces découvertes, car elles nous
ont permis de determiner certains rapports de l'établissement de Luseié et de certains autres
du Banat appartenant au paléolithique supérieur final. Il s'agit de la presence dans les deux
territoires d'outils, comme les lames larges ou microlithiques, les curettes, les ciseaux et notam-
ment les s haches primitives s, qui constituent it nos yeux une preuve supplémentaire de la pene-
tration de certaines influences venues des contrées du Sud-Ouest de l'Europe, vers la fin
.du paléolithique.
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Cet article demeure indubitablement un travail d'un vif intérat scientifique et c'est, A
notre avis, l'une des contributions les plus amples de ce genre parues en Yougoslavie, car ses
auteurs y abordent avec courage les problémes si complexes du paléolithique de plein air.

FI. Mogosanu

STOIAN, IORGU, Tomitana. Contribulii epigrafice la istoria celdlii Tomis [Tomitana.
Contributions épigraphiques i l'histoire de la cité de Tomis], (Biblioteca de Arheologie
VI), Editions de l'Académie de la République Populaire Roumaine, Bucarest, 1962, 379
pages dont LXXII planches, in-8°.

Au cours des vingt dernières années, le passé des villes du Pont Euxin est devenu l'ob-
jet d'investigations multilatérales qui ont donné naissance A des monographies archéologiqu es
(tels les volumes consacrés A Histria) ou A des études spéciales (comme, par exemple, D.M. Pip-
pidi, Contributions tt l'histoire ancienne de la Roumanie [en roumaini, Bucarest, 1958).

Réunissant en un seul volume des travaux déjà publiés en général sous forme d'articles
de revue, I. Stoian, maitre de conférences it l'Université de Bucarest, accompagne d'un commen-
taire une ample moisson épigraphique qui permet de tirer au clair une série de questions intéres-
sant la structure sociale et économique de Tomis.

Le premier des six chapitres du volume offre une esquisse historique suggestive
du développement de cette cité pontique depuis ses origines jusqu'A sa destruction au VII siècle
de n.A. (p. 13-55). Y fait suite une discussion, reposant sur une ample documentation, relative
aux tribus tomitaines (chap. II, p. 56-74). II y est montré que la cité était divisée en quatre
tribus, d'apras le critérium gentilice. Cette division se rencontre comme un élément tradition-
nel dans la plupart des Tcact; ioniennes. Comme cela représentait un s 61 ém ent essentiel
de l'organisation interne de toute natç i, elle a subsisté, mame aprés la formation de l'Etat
esclavagiste tomitain s. Deux autres chapitres déterminent la structure des organes délibératifs et
passent en revue, A l'aide de témoignages épigraphiques, les attributions et la nature des magis-
tratures tomitaines (chap. III, p. 75-146 et chap. IV, p. 147-185).

Utilisant une documentation variée, l'auteur essaye de démontrer, au chapitre V, sa thase
sur les relations esclavagistes A Tomis.La cité ne s'est pas contentée d'un simple développement de
l'esclavage endogime; elle présente un stade assez avancé des relations esclavagistes, compa-
rable, A bien des égards, A la situation des métropoles classiques. II est vral qu'on ne conteste
pas le fait que, it l'époque de l'autonomie surtout, l'agriculture a connu, tt caté d'autres formes
d'exploitation, des relations de dépendance, eréminiscences des relations de communauté
des indigttnes s. 11 existe néanmoins des faits probants qui démontrent que, A partir du III' slack
av.n.a. notamment, Tomis s'engagea dans la voie de l'économie marchande et utilisait It

cet effet dans le processus de production un nombre d'esclaves toujours plus grand.
Une série de témoignages nous informe au sujet de l'état florissant des métiers et du com-

merce (11.1.7copEct, commerce sur mer et wercr)4a, petit commerce ; sont également attestés les
armateurs voc6x7t1pot) ; quant it la composition ethnique et sociale de la population urbatne,
elle est typiqu e pour les conditions créées dans cet important centre portuaire.

Les arguments invoqués par l'auteur semblent moins convaincants lorsqu'il plaide en
faveur de l'existence de relations esclavagistes avancées dans le domaine de l'agriculture. L'attes-
tation fréquente de l'existence des affranchis et la documentation extramement pauvre au sujet
du nombre des esclaves ne permettent pas d'accorder la prépondérance aux relations esclavagis-
tes du type classique, fortement entravées du fait de la coexistence des colons et des indiganes
de la Scythie mineure.
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Les spécialistes trouveront en tout cas dans les Contributions de I. Stoian un commentaire
circonstancié des textes relatifs h. l'esclavage tomitain (voir par exemple rinterprétation des
inscriptions des pages 187-197, planches XLVIIXLVIII, ainsi que la discussion du terme
alumni, p. 188 et suiv.). L'interprétation des representations plastiques des monuments funéraires
oa, it c6té des silhouettes de metres, on distingue fréquemment l'image d'un esclave domestique
est assez convaincante.

Les conclusions, formulées assez sommairement au chapitre VII, reprennent plus par-
ticulièrement les idées développées aux pages consacrées à l'esclavage. Un tableau plus clair des
résultats découlant de rinterprétation des documents épigraphiques est anclus :dans le résumé
annexe à l'ouvrage (p. 241-252 en russe et p. 253-264 en français).

Pour completer cette rapide enumeration des chapitres, nous nous bornerons it attirer
l'attention sur l'impression d'ensemble que laisse la lecture du volume. 11 n'y a pratique-
ment pas de stade dans le développement de Tomis qui ne nous mette en presence de situations
significatives pour revolution des regions du sud du Danube.

A répoque de subordination predominance de Cattails ou du royaume des Odryses,
influences thrace, macédonienne, celtique fait suite l'obtention de l'autonomie avec l'ap-
pui de Byzance, pour contrecarrer la puissance des deux cites alliées, Istros et Callatis. Vers
l'an 260 av.n.b., Tomis est proclamé port franc et frappe sa propre monnaie. L'intensification
du commerce avec le reste du monde grec et avec les autochtones, accompagnée du développe-
ment des relations esclavagistes, assurera aux Tomitains la suprématie sur les cites voisines et
ils la conserveront meme apres l'instauration de la domination de Rome.

Aux premiers siècles de notre ere, la position du centre politico-administratif au sein de la
confidération des cinq ou six cités du Pont gauche (Iselmirratç), constituée d'Istros, Tomis, Callatis,
Dionysopolis et Odessos, se consolidera au point de former une gcirroXig, par suite de l'adjonc-
tion de Mésembria. La denomination de métropole apparatt de plus en plus frequemment sur
les monnaies et les inscriptions, it partir d'Antoninus Pius (138-161). Une série de phénomenes
historiques de repoque romaine sont signal& dans leur contexte et interprétés par Iorgu Stoian
d'une fa çon qui emporte la conviction du lecteur.

Les documents connus, tels les décrets relatifs it la garde de la ville, ainsi que d'autres
inscriptions, assez peu accessibles ou d'une publication récente, ont été soumis par l'auteur
it un examen minutieux qui a permis de relever, surtout aux chapitres consacres aux magistra-
tures et aux relations esclavagistes, les phénomenes de crises social-économiques. Dans ces
conditions, l'oligarchie tomitaine, represent& par quelques familles aisées, tend it concentrer
entre ses mains les magistratures les plus importantes et it intensifier la subordination it la puis-
sance romaine. Les mesures politico-administratives destinées à faciliter la pacification et la
romanisation des territoires du voisinage de la métropole ne parviendront cependant pas it
mettre fin au processus d'assimilation par les Gttes de la population urbaine et d'instauration
de nouvelles relations de dependence dans 'le territoire rural de la cite.

Certes, revolution historique de Tomis revet at ssi d'autres aspects ; il ya encore des
circonstances qui attendent d'etre mises en lumiére et expliquées scientifiquement. Les Tomitana
de I. Stoian offrent, en tout cas, d'ores et déjà, de set-lenses contributions et de stirs jalons aux
recherches de synthése réservées a l'avenir.

Quelques mots encore sur la presentation graphique et réconomie de l'ouvrage. Les illus-
trations et l'impression extremement soignées font de ce volume un album d'art. Mais les repro-
ductions d'objets se ressentent de rabsence d'indications d'ordre chronologique, et d'autres
precisions : le secteur où ces pieces ont été trouvées, le musée qui les conserve, etc. Mame
dans le cas des planches hors-texte reproduisant des incriptions, de tels reperes auraient
facilite la consultation rapide des reproductions.
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A l'abondance des notes et des references l'auteur ajoute de nombreuses annexes :
listes de sources littéraires, épigraphiques et archéologiques, bibliographie des travaux d'intéret
general et des monographies spéciales se rapportant à l'histoire de Tomis et divers index (index
nominum, index rerum et granunalica quaedam).

M. Nasta

BESEVLIEV, V., Les inscriptions protobulgares. Edition française par Henri Gregoire, i Byzan-
tion , tome XXV, XXVI, XXVII (1955-56-57), fasc. 2 (Mélanges Ejnar Dyggve),
p. 853-880; XXVIII (1958) (Mélanges R. Guilland), p. 255-323; XXIX XXX
(1959-1960), p. 677-700.

Le savant de Sofia a le mérite d'avoir réuni toutes les inscriptions protobulgares
connues jusqu'i present, de faciliter ainsi la recherche, l'étude de ces materiaux documen-
taires si précieux k beaucoup d'égards. L'éminent et infatigable chercheur qu'est Henri Gregoire
a assure de son eke une plus large circulation k la remarquable etude de Begevliev par l'édition
française qu'il nous en a donnée. Il a collaboré aussi à maintes reprises au rétablissement du texte
quelquefois degrade.

L'auteur présente d'abord chronologiquement les inscriptions en précisant l'endroit
de leur découverte et leur époque (indiquée par le nom du Khan), de meme que les circonstances
de leur execution.

On connatt du premier royaume bulgare cinquante inscriptions grecques gravées sur
pierre par ordre de khans bulgares, trois appartenant au regne du khan Krum (803-814),
onze à celui du khan Omurtag (816-831), trois au regne de son fils et successeur Malamir
et deux du temps du successeur de ce dernier, Persian. Les autres inscriptions ne se
laissent pas dater avec precision, mais, de l'avis de l'auteur, la majeure partie appartient

tres vraisemblablement à l'époque d'Omurtag La plus ancienne est, selon toute probabilité,
celle qui est gravée de part et d'autre du cavalier de Madera. Elle remonte à l'époque du
second souverain bulgare, Tervel (701-718). La derniere en date est l'inscription de Philippes,
mentionnant le khan Persian.

La plupart de ces inscriptions ont été trouvées dans les environs du village d'Aboba,
au cceur de l'ancien Atat protobulgare, et sont gravées sur des colonnes en pierre de dimensions
tres diverses. Elles sont presque toutes executées avec une tres grande negligence, relevée en
detail par notre savant, qui présente meme le tableau des formes les plus importantes des
lettres, et le tableau des ligatures usitées dans les inscriptions. La langue a été bien mullet&
risée par Begevliev, qui precise qu'elle ne présente rien d'extraordinaire : c'est la langue parlée,
vivante, vulgaire évidemment, de l'époque, et en somme la &mare étapel de l'ancienne xotvi)
sur la route du néo-grec. Le savant bulgare releve en quelques pages ses particularités les
plus importantes. Il precise aussi l'origine grecque des auteurs des inscriptions : cette origine
se révele dans la manière dont ils ont grécisé les noms et les titres protobulgares, de méme
que dans les subtilités linguistiques argumentées par l'auteur. Les formules byzantines ont
leurs paralléles dans les inscriptions.

Begevliev examine ensuite quelques questions auxquelles on n'a pas encore donne
de réponse satisfaisante : 1. Pourquoi les inscriptions sont-elles rédigées en grec ? (L'in-
fluence de Byzance n'est pas exclue). 2. L'endroit où avaient été posées les diverses inscrip-
tions. (Les réponses données à cette question sont, naturellement, différentes).

L'auteur retrace aussi l'histoire assez intéressante de la découverte des dites inscrip-
tions. Avec la liberation de la Bulgarie commence la seconde période des découvertes, au lieu
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des trouvailles auparavant absolument fortuites. Pendant cette seconde période inauguree
par K. Jireeek, de nouvelles inscriptions furent découvertes. Les freres gkorpil trouverent
en Bulgarie un assez grand nombre d'inscriptions protobulgares qui parurent (1891-1895)
dans la revue archéologique de Vienne. Be§evliev signale enfin la contribution de Zlatarski
et de Balaseev concernant quelques-unes des inscriptions, ensuite les fouilles d'Aboba entre-
prises en 1899-1900 par l' Institut Archéologique Russe de Constantinople, et dont les résultats,
avec toutes les autres inscriptions protobulgares, furent publiés dans le tome X des e Izvestija *
de l'Institut, d'une manière qui ne satisfait pas Be§evliev, tandis qu'il n'a que des éloges pour
l'édition de Kalinka comprenant dix inscriptions protobulgares.

L'auteur présente plus loin les publications d'autres savants (Dvornik, Filov, Nikov,
Fehéer, K. gkorpil, Moravcsik) et ses propres articles. Apres cette introduction assez instruc-
tive, Be§evliev nous donne le texte des inscriptions. II commence par les Inscriptions funéraires,
au nombre de 9. Les textes de chaque chapitre sont accompagnés d'un excellent commentaire,
d'une richesse peu commune, dans lequel l'auteur amine d'abord l'orthographe caracté-
ristique de l'inscription, et éclaircit ensuite les noms propres, les dignités protobulgares, les
formes grammaticales élucidées toujours par les paralleles classiques et néo-grecs, en s'appuyant
sur la litterature de la question qu'il connalt It fond ; en somme, le commentaire fait preuve de
l'érudition étonnante de l'auteur.

Le chapitre II renferme les Inscriptions mentionnant des édifices. Celle qui figure sous
le n0 10 montre qu'Omurtag se fit construire un palais magnifique au bord du Danube.

Le III` chapitre porte le titre : Annates ou chroniques épigraphiques. Le n0 13, tres
détérioré, n'a pu etre lu qu'en partie : il s'agit dans cette inscription, selon Be§evliev, de
l'expédition malheureuse de l'empereur Nicéphore Ier. .

Le n° 15 de ce groupe contient un fragment d'inscription trouve it Silistrie et publie
par N. Iorga dans la e Revue historique du Sud-Est enrol:been e, VIII, p. 226. Trop sommaire,
ce fragment nous dit que le khan Krum vainquit et s'en alla... il fit un sacrifice sur la mer *.

L'inscription n0 17 i été trouvée It Madara. On nous donne l'explication du mot Tayypce.
Primitivement 11 signifiait ciel, mais plus tard il a acquis la signification de e Dieu
supreme e ou simplement de e Dieu e. L'inscription parle de rites sacres, de sacrifices en tout
cas. Le khan est Omurtag.

Celle presentee sous le n° 19 fait mention de Persiands, fils du fils d'Omurtag, Zvi-
nitza, qui régna de 826 i 852. Le nom de ce prince bulgare chez Const. Porphyrogénete,
de Adm. 154 II, 8, 16, prend la forme llepcnocvk que Jireeek, Archiv f. slay.
Philologie *, XXI, 609, identifie au Ilpoutwev6g de Cedrenus II, 469 et 483 (mais Zla-
tarski préfére l'identifier i llpeccolow6g, dans Prokie, Die Zusätze in der Handsclufft des
Johannes Skylitzes, p. 36).

N. Bdnescu

LIPSITZ, E. E., Osepsu ucmopuu euaasmudcsoco o6ufecmea u sysbmypbt. VIII nepeas
nosoema IX cesa, Moscou-Leningrad, Editions de l'Académic des Sciences de
l'U.R.S.S., 1961, 482 p.

L'auteur nous est connue par ses importantes recherches anterieures sur les relations
agraires dans l'Empire byzantin. Le present ouvrage, fruit de son activité des dix dernieres
années, renferme aussi certains chapitres déjit parus dans le tVizantijskij Vremennik a, mais
il se caractérise, d'une fa çon générale, par Fantle approfondie des prob/emes abordés et par
des conclusions nouvelles.
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L'érudite soviétique commence par les arguments d'une thése personnelle, plus ancienne
selon laquelle l'Empire byzantin a vu apparaitre les premières formes des relations féodales
aux IVe et ve siècles, période au cours de laquelle les relations esclavagistes propres A la
société antique ont commencé A se désagréger. Pour argumenter cette thèse, l'auteur se fonde
en particulier sur le fait que les sources historiques du IVe et du Ve siècles renferment cer-
taines indications sur la décomposition du mode de production esclavagiste et que la con-
dition sociale des colons apparatt semblable A celle des serfs du moyen Age.

La thèse soutenue par E. E. Lip§itz quant A la période d'apparition des relations
féodales dans la société byzantine n'est pas reçue par la majeure partie des chercheurs sovié-
tiques pour qui le passage de l'esclavagisme au féodalisme s'est effectué, dans l'Empire byzan-
tin, du VIIe au IX e siècle. La question demeure done pendante. Le colonat est apparu dans
l'Empire romain d'Orient bien avant les 11/e et ve siècles et il ne constitue pas l'un des traits
essentiels de la société byzantine du temps. .

L'auteur aborde ensuite Le régime économique el social el Byzance au V II le siècle
el dans la première moilié du ixe sack (p. 18-131). Elle montre que la société byzan-
tine a connu, A l'époque, des transformations ethniques dues A la pénétration des Arabes
et surtout des Slaves sur le territoire de l'Empire. Elle met en lumière les informations des
sources historiques au sujet de la pénétration des Slaves dans la Péninsule balkanique et en
Asie mineure. Le principal effet social de la pénétration des Slaves dans l'Empire fut de
renforcer les communautés villageoises. On y constate aussi des débuts de stratification sociale.

Tout en se maintenant encore A cette époque, les villes byzantines perdent de leur
importance, phénomène lié A la féodalisation de la société. 11 existe en méme temps de nom-
breuses preuves de l'importance croissante des villages dans l'économie byzantine aux VIIIe
et IX e siècles. Le fait s'explique aussi par l'apport massif des Slaves dans le domaine
de l'agriculture et de l'élevage.

La structure de la société byzantine au VIII` siècle et au IXe sack, ainsi que son orga-
nisation administrative, sont caractérisées, en essence, par la formation d'une nouvelle classe
dominante et par l'extension de l'asservissement des paysans. L'auteur identifie dans les sources
des formes de rente, certains éléments de hiérarchie et des mouvements sociaux propres au
régime féodal. Elle utilise A cet effet les informations historiques demeurées inaperçues de
ses devanciers.

Examinant ensuite Les mouvements sociaux a Byzance au VIII siècle el dans la première
moitié du DP siècle (p. 132-228), Lip§itz éclaire le caractère social du mouvement des
Pauliciens et montre gull fut dirigé contre les éléments abusifs et intolérants de la classe
dominante et du clergé byzantin. Ce fut un puissant mouvement, surtout dans les régions
oil l'exploitation des classes s'était intensifiée. Cette recherche est remarquable pour ce qui
concerne l'analyse de l'idéologie sur laquelle ce mouvement reposait.

Etudiant le mouvement iconoclaste, l'autetub en explique la durée et l'intensité par ses
causes sociales. Elle examine les interprétations que l'historiographie bourgeoise en a
proposées et mentionne les opinions susceptibles de servir it une interprétation scien-
tifique des contradictions sociales qui sont A la base de l'iconoclasme. Il est regrettable que
l'auteur n'ait point connu les recherches de Nicolas Iorga au sujet des causes du mouvement
iconoclaste. L'historien roumain a critiqué les explications données al, paravant aux origines de
l'iconoclasme, parvenant de la sorte A des constatations qui anticipent sur certaines conclu-
sions de la savante soviétique. Iorga a fait ressortir les rapports de l'iconoclasme avec le
mouvement des Pauliciens, avec celui des monophysites et celui des monothélites d'Asie
mineure ; 11 a relevé l'influence de l'islam sur les iconoclastes et il tenait pour une des causes
du mouvement iconoclaste la réaction populaire contre la fiscalité byzantine, contre les moines.
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qui appauvrissaient les masses et dont il fallait renverser l'hégémonie (Les origines de I' icono-
clasme, dans les o Etudes byzantines *, II, Bucarest, 1940, P. 224-225).

A propos du soulevement de Thomas le Slave, des années 821-823, l'auteur mentionne
en essence ses conclusions de 1940. Elle analyse la structure ethnique et sociale de la population
de l'Empire byzantin au début du IX' siecle et montre que la révolte dirigée par Thomas
reflete les contradictions sociales provoquées par l'extension de l'exploitation féodale, que le
mouvement se déclencha en Asie mineure oit vivaient de nombreuses communautés slaves
et que dans cette guerre civile les révoltés lutterent aussi contre l'exploitation de classe et le
régime d'oppression de l'administration impériale.

Pour caractériser La législation et le drait byzantin aux V I Ile et I Xe siècles (p. 229-257),
Lip§itz commence par analyser le contenu historico-juridique de la legislation de l'empereur
Justinien Ier (527-565). Elle apprécie justement que les codes et ceuvres juridiques des VIII'
et IXe siècles sont fondés dans une large mesure sur les codifications de Justinien I" . En ce
qui concerne l'utilisation du code Justinien par l'Etat byzantin aux VIII* et IX' siecles, les
explications fournies par l'auteur sont sommaires. De la bibliographie qui s'y 'Mere manque
l'important ouvrage de I. S. Pereterskij, Le Diqeste de Justinien. Pereterskij a expliqué le fait
de la durée du droit codifié par Justinien le Grand et montre pourquoi l'étude scientifique du
droit féodal dolt commencer par l'étude des codifications entreprises par cet empereur.

L'analyse du contenu de l'Eclogue des Isauriens de 726 permet a l'auteur de montrer
que ce code reflete le caractere des relations sociales au début du Ville sack et l'adaptation
du droit de Justinien I" aux nouvelles conditions sociales. Elle montre que certaines des dispo-
sitions de ce code ont été utilisées aussi au moyen fige par la société féodale de Russie et de
Bulgarie. Nous ajouterons it cela que la dite Eclogue l'a été aussi dans les Pays roumains, co4
elle constitue l'une des sources byzantines du droit féodal roumain.

L'auteur se penche ensuite sur les informations des chroniques byzantines relatives
A certains monuments juridiques peu connus des VIII' et IX' sacks. Il s'agit de quelques
novelles impériales concernant les obligations fiscales de la population byzantine et quelques
institutions familiales. En general, la legislation byzantine au VIII` et au IXe siecles protege
les intéréts des grands propriétaires de domaines fonciers et reflete la transformation du droit
conformément aux nouvelles conditions sociales caractérisées par le développement des rela-
tions féodales et aussi par la longue durée de quelques traits propres au regime esclavagiste.

La littérature, les sciences et l'enseignement au V I Ile siècle et dan.s la première moitié
du 1X6 siècle (p. 258-366) permettent it l'auteur de mettre en lumière le caractere social
des creations culturelles byzantines. On y trouvera du nouveau sur le polémiste Nicéphore
de la fin du virre sack, sur Jean le Grammairien- et Ignace le Diacre, qui ont laissé des
écrits iconoclastes. On y trouvera egalement des informations nouvelles sur la poétesse Cassia,
sur Lean le Mathématicien et sur l'Université de Constantinople au IXe siecle. On y releve
la lutte que se livrent les conceptions matérialistes et idéalistes dans la pensée byzantine.
On y fait voir l'influence arabe sur les sciences it Byzance. L'idéologie religieuse a continué
it régner sur la société byzantine, mats l'influence des conceptions lalques et scientifiques
s'est ressentie effectivement dans les mouvements sociaux de la période considérée.

Etudiant L'art byzantin aux Vile el 1X6 siècles (p. 367-420), l'auteur insiste sur le
fait que les creations artistiques sont conditionnées par le social et elle montre que meme
les recherches du savant V. N. Lazarev ont, ales considérer sous cet angle, besoin d'une revision.
Elle met en lumiere les caracteres de la peinture byzantine de l'époque iconoclaste. Elle
releve l'utilisation des sujets profanes dans la peinture et la miniature. Elle examine les parti-
cularités de l'architecture et de l'art de la mosaIque. Enfin, elle étudie le développement du
thatre et de la musique qui, estime-t-elle, représentent o une veritable renaissance * (p. 420).
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1 S. Dragomir, Vlahii din Serbia In sec. X XV [Les Vlaques de Serbie du X' au XVe
siècles], paru dans Anuarul Institutului de istorie national& s, Cluj, ere année (1921
1922), p. 279-299 ; idem, Originea coloniilor romlne din Istria [L'origine des colonies roumaines
d'Istrie], paru dans les e Anaiele Academiei Romine s, Mein. Section d'histoire, S. III
tome II, 1924; idem, Vlahii i Morlacii [Les Vlaques et les Morlaques], Cluj, 1924, 135 pages ;
idem, Ober die Morlaken und ihren Ursprung, paru dans le s Bulletin de la Section d'histoire
de l'Academie Roumaine s, tome X, 1924, p. 115-126.
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L'ouvrage renferme encore une ample bibliographie (p. 423-455) et s'achève avec un
Index des noms et un autre des matares (p. 456-481). Il représente un travail original
appele à promouvoir A bien de points de vue les recherches d'histoire de la société et de la
civilisation byzantines aux VIII' et IX siècles. Cette etude a un caractére critique et repose
sur un examen rigoureux et direct des sources.

Gheorghe Cront

DRAGOMIR, SILVIU, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice In evul mediu [Les 'Vieques du
nord de la Péninsule Balkanique au moyen Age]. Editions de l'Académie de la R.P.R.,
Bucarest, 1959, 277 pages + 2 cartes (Commission pour l'étude de la formation de la
langue et du peuple roumain, II).

Traitant un sujet gut préoccupait depuis longtemps Silviu Dragomir 1, l'ouvrage repré-
sente une tentative de presenter de 'eon critique, en un tout unitaire, le materiel le plus
significatif touchant les Vlaques du nord de la Péninsule Balkanique, descendants de Fan-
cienne population thraco-illyrienne et romanises jusqu'au début du VII` siècle s. L'étude,
qui va jusqu'au XVIIe siècle, porte aussi bien sur les sources historiques que sur la toponymie
et l'onomastique, ce qui la rend particulièrement utile tant it l'historien qu'au linguiste et permet
en mane temps de formuler, par analogie, d'importantes conclusions sur la formation de
la langue et du peuple roumains.

Le premier chapitre est consacre aux Vlaques de Bulgarie (p. 11-15) plus nombreux
selon l'auteur dans la region montagneuse des Balkans et dans le prolongement de leurs
vallées, dans la vallée de la Maritza, it l'intérieur des Monts Fthodopes et, au XIVe siècle, sur
le cours inférieur de la Strouma. Au sud, par contre, leur nombre est plus restreint, ce qui,
selon l'auteur, s'expliquerait par le voisinage de la zone grecque.

Le chapitre suivant traite des Vlaques de la Serbie médiévale (p. 16-68), et porte sur
les mentions tirées des documents serbes, sur l'étendue géographique, sur les localités
entre Vidin et la Morava, sur celles du Montenegro, de l'Herzdgavine et de la Bosnie, et enfin
sur les elements de la toponymie et de l'onomastique serbes. Puis- viennent Les Vlaques d'entre
V idin et la Morava, que l'auteur nous présente comme une population nombreuse, bien que
les mentions documentaires soient plus restreintes qu'en Serbie. Les Vlaques du Monténégro
et de l'Herzégovine y sont établis depuis fort longtemps, fait qui ressort egalement de ce que
les documents les présentent comme formant des tribus (plemena) et des phratries (bratslvo).

Bien entendu, il s'agit d'une forme d'organisation qui acquiert un caractére de plus
en plus territorial, perdant du méme coup son caractére gentiliee. Leur existence peut
s'expliquer comme étant due non pas it un simple emprunt d'institutions, mais bien comme
étant une survivance de l'ancienne forme d'organisation, survivance correspondent au stade
économique et social relativement peu développé dans lequel ces populations étaient demeu-
rées, car l'empire esclavagiste romain, bien qu'il e0t laisse des traces profondes dans le langage,
n'avait pourtant pas réussi à supprimer complétement les survivances de la commune primitive.
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Par exemple, l'auteur aurait pu montrer que seule la terre entourant la maison se
trouvait généralement sous le regime de la propriété privée, alors que les paturages demeu-
raient sous celui de la propriété commune, fait constaté jusque fort tard à Kudi, Vasojevici,
Drobujaci, et chez les populations albanaises de Klimenti, Hotti et Grudi (voir I. Cvijid, La
Péninsule Balkanique, Paris 1918. p. 175\
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Interessantes, également, sont les references aux Kuei et aux Popovci habitants de
Popovo Polje (en Herzegovine inférieure, de Hutovo, jusqu'it Poljica) qui portent aussi le
nom de Vlasi, et qui habitent une region nommée Vlaska.

En Bosnie, l'auteur décéle l'existence d'une couche plus ancienne de pasteurs vlaques
venus avant la bataille de Kossovo Polje, les uns de l'Est, c'est-it-dire de la region de la
Dvina inférieure, les autres de Starivlah en passant par Foca et Osat en direction de Strajevo,
Vogosce et Visoko, jusqu'au nord de Trevnic, où leur presence est attestée par l'existence
du toponyme Tasic Planina. Une couche plus récente est formée par les Kalemberi et les
Drakulovidi, qui, partis de Zeta, arrivérent d'abord en Herzégovine, puis, de là, en Bosnie.

Les Vlaques de Croatie sont cites la première fois dans des documents en 1322, it propos
des luttes qu'ils livrerent au ban Mladen Subie, de Bribir. Dans une serie d'actes ulté-
rieurs des familles Nelipiei et Frankopane, il est constamment parlé des Vlaques et des Mor-
laques. Particulierement précieux est un privilege du ban Hand Frankopane, où il est fait
mention des lois des Vlaques de Croatie, ibis honnetes, bonnes et justes s.

Plus loin, rauteur nous présente les Vlaques rogaux, c'est-it-dire ceux qui appartenaient
au royaume de Croatie et étaient soumis it une série d'obligations militaires. Les Vlaques
de Lika, ancien comté situé aux abords de la riviere du meme nom, avaient leurs propres
knezes, voIvodes et herauts et, de plus, leurs localités (opscine) étaient, paralt-il, groupées
dans une organisation semblable à celle des Vlaques de Cetinie. Les Morlaques de Dalmalie
cites dans quelques documents des le XIVe siècle, loin d'etre uniquement des pasteurs, s'occu-
paient egalement d'agriculture, temoin, entre autres, un document datant de 1465 et qui atteste
que, sur les terres de la ville de ISebenico, on trouvait également des Morlaques ou
paysans s (Morlaci seu rustici). Les Vlaques de Voglie sont !cites dans les documents du XVe
siècle comme étant sous la domination de la puissante famille des Frankopanes. Ceci dit,
l'auteur nous expose le processus de penetration des Vlaques en Istrie et la chronologie des
mentions de localités vlaques, d'apres Attellio Tamaro. De plus, il analyse les mentions concer-
nant les i cici s, et les uscoci s. Selon lui, la dispersion et la slavisation des Vlaques de Croatie
serait due aux attaques dévastatrices des armées féodales turques.

Le chapitre intitulé La vie el les formes d'organisation :des Vlaques (p. 110-138) com-
prend une analyse detainee des conditions de vie économiques et sociales de la population
respective. L'auteur, partant de diverses sources, établit que leur occupation de predilection
était rélevage, fait qui n'exclut pas l'existence de localités stables ni celle de la pratique,
parallele ei constante, de l'agriculture. Une etude plus [detainee des formes de propriété
nous ea aides à mieux comprendre le stade de développement social de ces populations 2

Analysant le mot catun (hameau) terme emprunté it la vie militaire l'auteur
fait remarquer que sa diffusion e est exclusivement née aux migrations pastorales respectives
(p. 113). En ce qui concerne rétendue de sa diffusion, cette aire comprend e territoire
de la Serbie ancienne (avec, au nord, une ligne de demarcation qui va jusqu'it la Morava
occidentale), puis la partie nord-est du Montenegro, l'Herzégovine, le littoral de la Dalmatie,
la region de Cetinie et de Velebet (p. 114). Delimitation particulièrement intéressante,
car elle permettra à l'auteur de delimiter également l'aire de diffusion de la population vlaque.

En ce qui concerne Le caractare ethnique des Vlaques (p. 139-160), rauteur est d'avis
que nous nous trouvons devant des s restes de Thraco-illyriens romanisés de la moitié [nord de
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3 Gh. V. Georgiev, T paNuilcmuun eaux [La langue thrace], Sofia, 1957, p. 3.
Voir aussi V. Carici, Serbia, chez Delatimoc, Romtnii din Serbia. Studiu etnic qi statistic
[Les Roumains du Serbie. Etude ethnique et statistique], dans Romtnii din Timoc [Les
Roumains du Timoc], Bucarest, 1943, p. 118 et suiv. ; Stoian Romanski, Romtnii dintre Timoc
qi Morava [Les Roumains d'entre le Timoc et la Morava], op. cit., p. 233 et suiv.

4 Voir à ce sujet les discussions entamées dans les revues e Limba romInA i et Studii
cercetAri lingvistice o, entre 1956 et 1959.
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la Péninsule Balkanlque s (p. 139). Ce disant, l'auteur supprime toute confusion entre les
éléments qui servirent de base A la formation de la langue et du peuple roumains, et ceux qui
entrèrent dans la composition deg peuples et des langues balkaniques, lesquels ont eux aussi
un substrat ancien sur lequel l'influence romane se fit sentir, et par-dessus lesquels se
superposèrent des populations slaves dont le mélange a donné naissance aux peuples
modernes 4.

Quant au terme de s vlaque s, l'auteur explique qu'il était employé par les Slaves
pour désigner toute la population romane qu'ils avaient trouvée là à leur arrivée.

En ce qui coneerne le mot morlaque *, il reconstitue l'étymologie suivante Mauro-
vlahos > Maurovlico > Morovlaco > Morlaco s. L'auteur explique ensuite avec force détails
comment le mot vlaque o, au cours du moyen Age, prit différentes significations et fut tour
A tour synonime de pasteur o, d'e habitant du littoral s, de e réfugié qui a fui devant les Turcs
(profugi Valachy vel Rasciani), de paysan s (abilanti della campagna), de citadin dalmate
d'origine romane s, de chrétien s, de e serbe orthodoxe s, etc., perdant ainsi de plus en plus sa
signification et/migue.

Le fait présente une grande importance pour l'étude de la population respective :
son ignorance a conduit de nombreux chercheurs h. des conclusions erronées touchant le nombre
et la répartition de cette population.

Quant à La langue des Vlaques, l'auteur la reconstitue à l'aide de l'onomastique et de la
toponymie. Du matériel qu'il nous présente, il ressort, qu'il s'agit non pas de dialectes de
la langue roumaine, mats bien d'idiomes romans qui étaient encore fort proches de la
langue primitive commune parlée du IV' au XIc siècles, ce qui d'ailleurs concorde pleinement
avec les conditions sociales et économiques dans lesquelles la population s'est développée, et qui,
dans des conditions favorables, eussent pu se transformer en langues proprement dites 4.

L'opinion selon laquelle les Vlaques auraient, au moyen Age, parlé deux langues le
slave dans la vie publique et une langue romane dans la vie privée estrepoussée par l'auteur
pour la raison que le bilinguisme méne à la disparition de la langue originelle au bout de
quelques générations ; or, les Vlaques se sont maintenus pendant tout un millénaire, ce qui
prouve que la langue slave ne pénétra que fort tard dans leur vie familiale.

Partant de diverses caractéristiques de l'idiome parlé par les Vlaques, l'auteur établit
que ceux-ci n'étaient pas des Aroumains venus du Pinde. Qu'ils n'étaient pas des Aroumains,
est également prouvé par le fait qu'une bonne partie des Vlaques connaissaient le rotacisme
et qu'en Istrie leurs descendants le pratiquent encore aujourd'hui. L'aire initiale du rotacisme
est, selon l'auteur, constituée par le territoire compris entre la Morava et la Drina, au sud, depuis
les Monts Rudnik jusqu'it Kosovo Polje, et 'A l'est, rdepuis Starivlah jusqu'aux Monts Sar ;
c'est lA que, selon lui, nous devons s chercher la patrie d'origine des Istroroumains, qui
sont rotacisants, ainsi que celle des Vlaques de Croatie et de la Veglia, ceux-cl s'étant mis
en branle aux XIe et XII* sacks s (p. 158).

La conclusion qui découle de la comparaison entre la diffusion du mot s cfitun * et
le phénombne du rotacisme est des plus intéressantes : s Quoi qu'il en soit, l'aire du rotacisme
coIncide avec celle de la diffusion du mot e catun iv, ce qui nous autorise à diviser le terri-

www.dacoromanica.ro



23 COMPTES RENDUS 601

toire habité au moyen Age par les Vlaques balkaniques en deux zones bien distinctes. La
première et la plus ancienne est celle qui s'étend à l'ouest de la Grande Morava, au sud, depuis
les Monts Rudnik jusqu'a Vranje, à l'ouest jusqu'au Drin et sur tout son parcours. La seconde
comprend le territoire de contact avec les Dacoroumains, au sud du Danube, du Timoc jusqu'i
la Morava, et, vers l'est, de Ni§ jusqu'au-delit des Monts Balkans. C'est dans ces deux zones,
étroitement liées entre elles, qu'il faut situer la patrie d'origine des deux dialectes balkaniques
l'istroroumain et le méglénoroumain (p. 158-159).

L'ouvrage se termine sur des Considérations historiques (p. 161-180) touchant l'ancien-
neté des localités vlaques, la direction des migrations et les rapports entre les dialectes. Es-
sayant de délimiter la zone oa la population vlaque s'est formée, l'auteur est d'avis que la
latinité de la Mésie inférieure avait cessé d'exister dans la seconde moitié du moyen
Age, et que les deux Dacies du sud du Danube ne conservaient plus que quelques vestiges
de leur ancienne latinité. Le nord de la Mésie supérieure, étroite bande de terre qui s'étend
de Margum (Morava) jusqu'i Sirmium, à peu de distance du Danube, fut également perdn.
Par contre, au sud, cette province devait abriter pendant pras de mille ans les descendants
des autochtones romanisés. De meme, en Dardanie, la latinité semble s'atre maintenue sans
grandes pertes, alors qu' en Prévalitaine ell e ne se maintint probablement qu' en partie. Les vestiges
dont on constate l'existence au-dela de l'ancienne frontière de la latinité dans les Rhodopes,
dans la vallée de la Maritza et sur le bord de la mer Noire, y compris ceux des environs
de Sofia sont des contaminations ultérieures dues principalement au mode de vie des
pasteurs vlaques, mais aussi a la pénétration slave et bulgare. Tel est aussi le cas des Vlaques
et des Morlaques de Dalmatie, de Bosnle et de Croatie.

L'auteur repousse la thase de G. Weygand selon laquelle le berceau de la population
vlaque serait constitué par le triangle Prizren Ni§ Sofia. 4 Weygand n'admet qu'une
faible partie du territoire occupé par les Vlaques balkaniques, néglige tout l'espace qui s'étend
du Ni§ au Danube, restreint l'étendue des régions de Starivlah, de Durmitor et de Visitor,
et enfin attribue (dans son Ethnographie von Makedonien) une densité inexistente a l'élément
vlaque de la Bulgarie occidentale sur un territoire qui n'appartient pas a la zone romanisée,
mais a la zone grecque * (p. 1721.

L'ancienneté de la symbiose vlaque-albanaise est prouvée par la pénétration du mot
ecatun dans la langue albanaise et par l'évolution des phratries vlaques à la tribu, fait qui
s'explique quand on sait que les Vlaques représentent les ultimes vestiges de la population
romanisée des anciennes provinces de Dardanie et de Prévalitaine. L'auteur aboutit a la conclu-
sion que la région comprise entre Scutari et Raguse n'est pas un centre d'irradiation des
Vlaques, mais bien le point extrame de la route parcourue par leur migration pastorale 6.

Quant au contact entre les Vlaques et les Aroumains, il dut avoir lieu en Macédoine,
peut-atre mame en Albanie. L'auteur partage l'opinion de T. Capidan sur les superpositions
de populations, mais en y apportant un correctif, a savoir qu'en réalité ce ne sont pas les
Vlaques, mats bien les Aroumains qui arrivarent plus tard, vers le XIV' siècle.

6 Bien entendu, en ce qui concerne les ressemblances, il faut également tenir compte
de l'existence d'un fonds commun et du fait qu'il a existé une langue, aujourd'hui disparue,
dont la forme actuelle est, du moins en partie, représentée par l'albanais contemporain,
et qui a laissé des traces dans le vocabulaire de la population romanisée du nord de la Péninsule
Balkanique (A. Rosetti, Istoria limbii romtne (Histoire de la langue roumaine), tome II, He
édition, Bucarest, 1943, p. 130. Voir également A. Sérébrennikov : O eaau.44oaeacmeuu
naanoe, dans s Bonpocia F18131ROB 1, 1955, no 1, 7-25; ou encore Niels Age Nielsen, La
théorie des substrats et la linguistique structurale, dans Acta linguistica s, VII, 1952, fascicule
1-2, p. 1-27.

21 c. 4228
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Exposant les rapports existent entre les Vlaques balkaniques et les Dacoroumains,
l'auteur souligne it plusieurs reprises la ressemblance existent entre les deux idiomes, fait
qui prouve non seulement l'existence d'un fonds et d'un développement communs, mais
aussi celle d'un contact prolongé. Un déplacement massif de population aprés le Xe sack-
vers le nord du Danube lui paraft impossible. Au contraire, tout plaide en faveur d'un mou-
vement parti de la région du Danube en direction du sud, et de la Morava en clirection de
l'ouest, plus précisément dans la période méme de la pénétration des Slaves dans la Péninsule
Balkanique, mais aussi aux siècles suivants, par vagues successives. Si une migration vers les
régions du nord du Danube s'était produite, elle n'aurait pu avoir lieu qu'avant le Xe siécle,
pendant la période obscure de notre histoire. Au XIe sack, on constate le caractère diffus
des Vlaques de toute la Bulgaria. ce qui prouve implicitement qu'il était impossible que
la population dacoroumaine irradiAt vers le nord * (p. 178-179).

A l'appui de l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'éléments épars d'une masse roma-
ne commune (pi se sont développés par des voies différentes, l'auteur apporte quelques exemples
sur l'organisation sociale jude s et judecie s, imp8t sur les moutons * (quinquagesima
ovium), s refrains de No81* (ler) que l'on peut expliquer comme étant une s réminiscence
de l'organisation archcfg le s. Dans d'autres cas, la ressemblance est purement formelle : la
loi valaque * (jus valachicum) de Serbie comprend un registre des obligations féodales, alors

qu'au nord du Danube elle constitue une norme juridique valable pour les rapports internes
des communautés roumaines et par conséquent constitue le vestige d'un antique droit consué-
tudinaire s ; le kneaz *, chez les Vlaques balkaniques, est le chef du cAtun * ou de la tribu
territoriale ; en Valachie, il est membre d'une classe sociale formée de paysans libres ; en
Transylvanie, les e knezi * remplissent la fonction de représentants des féodaux et ne se
confondent pas avec les juges s ou maires de villages.

Enfin, une annexe nous offre une bibliographie détaillée, un index de noms et de lieux,
et deux cartes indignant les localités habitées par les Vlaques balkaniques ainsi que la direction
de leur migration.

Liviu P. Marcu

MACCIREK, JOSEF, Valet o zdpadnIck Karpatech o 15.-18. stolett [Les Valaques des
Carpates occidentales aux XVe XVIII' siécles], Krajské nakladatelstvi v Ostravé.
SlezslcSr tistav CSAV v Opavé, vol. 32, 1959, p. 527 + 15 reproductions.

Le titre du présent ouvrage ne refléte qu'un aspect de l'ensemble de problèmes qui
concernent la colonisation des Valaques dans les contrées montagneuses des Carpates orientales
et occidentales. L'historiographie bourgeoise tchèque, slovaque, hongroise, polonaise, ukrai-
nienne, roumaine et allemandea surtout mis l'accent, parfois en insistant, d'autres fois seule-
ment en passant, sur l'origine ethnique de ces colons arrives jusqu'aux zones carpatiques de
a M3ravie orientale. Malheureusement, dans la mesure oil la sphére des recherches s'est étendue,
on a émis de nombreuses hypothèses et affirmations, parfois inconciliables, sur ce problème
compliqué. Depuis Miklosid et jusqu'a ce jour, c'est-i-dire pendant quatre-vingts ans, l'histoire
des Valaques de Moravie a été surtout examinee sous l'aspect des rapportslinguistiques, en lais-
sant de eke les conditions sociales et éconcimiques qui présidèrent, dans le temps et dans
l'espace, au processus de ces colonisations.

A ce sujet, le professeur Macfirek a énoncé dans l'Introduction de son ouvrage (p. 5-25)
une série de problèmes, les uns partiels, d'autres d'ordre général, découlant d'une part de
l'insuffisance des recherches faites jusqu'it ce jour, et, d'autre part, de l'application des prin-
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cipes marxistes à l'interprétation de ce phénomène social et économique. Par éxemple, on
dispose actuellement d'un trop petit nombre de données sur la colonisation de la Moravie,
du Teschen méridional et des territoires du nord-est de la Slovaquie. On ne sait pas exactement
si les Valaques avancérent vers le nord de leur propre initiative, ou s'ils y furent poussés par
es propriétaires des domaines féodaux, et cela dans le but d'exploiter autant que possible les
terrains montagneux qui ne rentaient pas .

On ignore l'importance économique de ces colons dans le systéme des différents domaines
féodaux, dans le cadre des tendances économiques et des relations de production. On ignore
totalement quelle était la nature des relations sociales et économiques qui prédominaient dans
les communautés de colons valaques. Quelles étaient leurs obligations pécuniaircs et en nature
dans le système des relations féodales ? Comment évoluèrent leur liberté et leurs rapports de
dépendance envers leurs maitres et l'Etat ? De meme, on n'a pu encore élucider les relations
entre les colons et la population autachtone, ni leur attitude à l'égard de cette dernière. Qu elle
était la situation sociale et juridique des colons, et surtout celle de leurs chefs ?

En dépit de toutes les recherches entreprises jusqu'A présent, on ne connalt pas suffi-
samment la situation du droit et des institutions en vigueur dans le système de vie pastorale
des Valaques. Dans quelle mesure l'élément valaque pénétra-t-il, aux XVI' et )(vile siècles,
dans les villes, quelle fut sa contribution au mouvement des haTdouks, forme active de la Mae
de classe ? Enfin, le probléme de la colonisation dans la zone des Carpates occidentales n'a
pas encore reçu de solution définitive et demeure l'une des préoccupations de l'historio-
graphie moderne (p. 10-11).

Nous avons seulement rappelé quelques-uns des nombreux aspects et problèmes étroi-
tement His à l'ensemble du processus de colonisation. Leur examen, selon le professeur Mactrek,
devrait étre repris dés le début, car nous nous trouvons devant un phénomène historique qui
a de profondes implications dans la structure sociale et économique de l'Europe centrale,
devant une puissante vague de colonisation, également facilitée, en partie, par la richesse
des foréts des versants des Carpates occidentales,fordts fort peu exploitées jusqu'A la fin du
XVII` siécle.

Ce phénomène social et économique a donné naissance à un paysage ethnographique
tout it fait spécifique sur une zone assez étendue, qui comprend la Moravie orientale, le sud
du Teschen, le nord-ouest de la Slovaquie et le sud-ouest de la Pologne. Cette zone constitue
une forme originale d'économie extensive, qui a permis d'acquérir, sans grands investissements
un grand nombre de terrains improductifs, créant ainsi une nouvelle source de revenus.
Le processus de la colonisation valaque nous apparalt ainsi comme un facteur important, aussi
bien en ce qui concerne les e relations interslaves s, qu'en ce qui concerne les relations s slavo-
roumaines s, dont la connaissance nous aidera à comprendre aussi bien l'évolution des phéno-
ménes économiques en Europe Centrale aux XVI', XVII' et XVIII siécles, que le caractire
des luttes antiféodales de la dernière période de la féodalité (p. 12).

Partant de ces prémisses, l'auteur se propose de nous présenter t une synthése de la
colonisation valaque dans les Carpates occidentales, le sud-ouest de la Pologne (iveéka), le
nord-ouest de la Slovaquie et Vest de la Moravie en remontant aux mentions les plus anciennes,
c'est-A-dire à celles qui vont de la seconde moitié du XV' siècle jusqu'au début du XVIlle
(p. 12). Dans ce but, l'auteur divise son ouvrage en quatre grands chapitres, étudiant dans
l'ordre chronologique les phases de cette colonisation.

Le premier chapitre traite des Prémisses de la première phase de la colonisation cala que
dans les Carpates occidentales et des plus anciennes attestations concernant les V alaques (seconde
moilié du XV e siècle et première moitié du XV 19 (p. 26-66). Examinant de nombreuses
pièces d'archives, tout à fait nouvelles et recourant à la méthode comparative dans l'analyse
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des phénomenes sociaux, le professeur MacArek reprend le probleme de l'origine et de revolution
de la colonisation des Valaques dans les Carpates occidentales. L'auteur affirme, à juste titre,
que l'on ne saurait comprendre revolution de leur colonisation en Moravie et dans le
Teschen qu'it condition d'étudier en méme temps les phénomenes du meme genre constatés
dans le nord de la Slovaquie et le sud-ouest de la Pologne. A ce propos, l'auteur traite ega-
lement de quelques problemes pour la plupart d'ordre économique, telles revolution de
réconomie rurale dans les Carpates occidentales it la fin du XVI' siecle et dans la première
mottle du siècle suivant, revolution de la grande propriété fonciere, les luttes entre les diffé-
rents domaines féodaux, la tendance de la population autochtone à remonter aussi loin que
possible les vallées des montagnes, etc., toutes questions étroitement reliées it la compre-
hension de ce phénomene historique.

Mais le professeur MacOrek apporte des points de vue nouveaux par rapport aux
recherches antérieures. Ala difference de certaines conclusions de l'ancienne historiographie
qui soutenait que, du moins en ce qui concerne la Moravie orientale, il ne saurait étre question
d'un commencement de colonisation valaque avant la fin du XVI' siècle l'auteur affirme
que, dans les Carpates occidentales et en Moravie orientale, l'action de colonisation peut etre
considérée comme datant des dernieres décennies du XV' siecle et du début du siècle suivant.
L'action de colonisation coIncida donc avec le processus du passage, it rintérieur des grands
domaines féodaux, au travail en regie.

De meme, certains chercheurs ont affirmé qu'il existait déjà des Valaques en Slovaquie
septentrionale au XIVe siècle, mais le professeur Macarek souligne que les premières sources
qui attestent la presence des Valaques dans ces regions datent II peine de la seconde moitié
du XV* siècle. Et il ne s'agit pas lit de cas isolés. Quant à la colonisation de la Slovaquie
occidentale dans sa phase la plus avancée on peut la situer d'une manière certaine aux
XVI' et XVIIe siècles. Seule la Slovaquie orientate connut une colonisation valaque des
le XIVe siècle. Ces constatations nous permettent de conclure que la migration des Valaques
dans ces territoires eut lieu par étapes et dans des proportions inégales.

Le déplacement de cette population depuis les Carpates centrales jusque vers l'ouest
de la Slovaquie, le sud du Teschen et la Moravie orientale serait dtt à des causes dont l'an-
cienne historiographie a donne diverses explications : plusieurs historiens ont tente de le mettre
au compte de certains phénomènes métanastatiques, tandis que d'autres étaient d'avis que
les féodaux des Carpates se sont servis des Valaques pour exploiter les terres dépourwes de
rentabil ité.

Pour sa part, le professeur Mactirek affirme que, en réalité, les causes sont multiples.
Tout d'abord, il est certain que la migration des colons vers l'ouest est née à l'accroissement
de la population et au caractere particulier de réconomie valaque. A cela s'ajoute la recherche
continuelle de peturages et le développement des nouveaux moyens de production. De plus,
il est certain que leur avance vers l'ouest fut également influencée dans une large mesure
par les relations politiques et militaires de répoque, par le fardeau des obligations économi-
ques, ainsi que par les difficultés auxquelles les Valaques se heurtaient dans la recherche de
peturages en Slovaquie centrale et orientate.

Toutefois, leur presence dans les Carpates occidentales n'est attestée, jusqu'au milieu
du XVI' sleek, que par un tres petit nombre de sources. Les informations sont fragmentaires
et apparaissent chaque fois à l'occasion des conflits survenus entre les propriétaires des domaines
féodaux ou lors de l'enregistrement des dimes. Dans ces regions, le gros de la colonisation
eut lieu ft peine dans la seconde moitié du XVIe siecle. Elle s'est produite par étapes et les
4tablissements des colons ne furent nulle part compacts, surtout jusqu'au milieu du XVI'
sack, mats formaient de petits Hots.
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En ce qui concerne le caractère ethnique de cette population des Carpates occidentales,
l'auteur nous avertit qu'il ne faut pas identifier la notion de valaque à celle de pasteur. Cette
derniére dénómination se,rencontre souvent dans les sources des XV e et XVI' siécles à cdtté
du terme valaque. Mais pour la population autochtone, le terme de valaque signifiait quelque
chose de nouveau, une population nouvelle, qui se livrait à l'élevage dans les régions mon-
tagneuses et tirait les produits du lait selon des procédés valaques (p. 581.

Le 11e est intitulé : Les tendances sociales el économiques dans les Carpates occi-
dentales pendant la seconde moilié du XV le sibcle el au début du XVIII el l'extension de la
colonisation valaqtre (p. 67-126). De la multitude des problèmes qui font l'objet de ce chapitre,
nous ne choisirons que quelques-uns qui, d'une manière ou d'une autre, continuent l'exposé
ou complétent, du point de vue historique, le déroulement de la colonisation. Dans les condi-
tions créées par de sensibles transformations d'ordre économique, A une époque où les domaines
féodaux prennent de l'extension, la colonisation valaque des Carpates occidentales dans la
seconde moitié du XVI* siècle apparait renforcée par une nouvelle vague de population valaque
venue de l'Est. Celle-ci fait la liaison avec les éléments avancés de la colonisation qui défri-
chalent alors les fordts. Le professeur Mactlrek repousse l'opinion de yhistoriographie ancienne,
selon laquelle nous serions en présence d'un prolongement ou d'un résultat de la colonisation
valaque. Entre ces deux séries de colons une fusion finit par se produire, sans que l'une soit
le résultat de l'autre.

Partant de documents, par exemple de celui qui parle du * drap valaque , de 1560, ou de
celui qui concerne le Mail des valaques du domaine de Hukvaldy, l'auteur établit avec appro-
ximation que, aussi bien dans le Teschen méridional qu'en Moravie orientale, les éléments
les plus nombreux de la colonisation valaque se fixérent dans ces contrées pendant la seconde
moitié du XVI* siècle. D'autres renseignements concernant en général les obligations pécu-
niaires et le bétail des Valaques des Carpates occidentales, les attestent également au début
du XVII* siècle. Mais pour connattre l'évolution, le caractère, l'importance et les résultats
de la colonisation valaque dans les Carpates occidentales, l'auteur estime nécessaire de répondre
d'abord à quelques questions touchant la situation de ces colons dans la seconde moitié du
XVI* siècle. C'est ainsi qu'il se demande où les Valaques firent leur apparition pour la premiére
fois ? Quel était le sens de la notion de Valaque ? Quelle était leur principale occupation et
quelle était leur importance économique ? Que peut-on dire au sujet de ce que l'on appelle le
droit valaque ? etc. (p. 94-95).

Chacun de ces problèmes exige une réponse, mais celle-ci n'est guire facile à donner.
Par exemple, on ne peut pas dire exactement combien de Valaques vivaient dans les Carpates
occidentales avant la guerre de Trente Ans. Nos renseignements sont incomplets et imprécis,
et cela d'autant plus que les urbana n'ont enregistré que la population sédentaire. A ce
sujet, un acte datant de 1580 atteste l'existence de 30 familles valaques dans les villages
sands sur le domaine de FrYdek soit le onziéme de la population locale. Quelques s ur-
baria s, dressés entre 1600 et 1619, mentiorinent également des établissements de Valaques
sur divers domaines dans les Carpates occidentales, mais la pauvreté des sources ne nous permet
pas de tirer des conclusions au sujet des établissements sands sur des espaces plus étendus.

Quant à l'appartenance ethnique de ces colons de la seconde moitié du XVIe siècle
et du début du siécle suivant, elle se reflète dans les sources contemporaines dans une mesure
qui autorise l'auteur à admettre que, pour la population locale, les Valaques constituaient
un élément totalement étranger. Un renseignement datant de 1570 nous informe que dans les
régions montagneuses depuis Mukadevo jusqu'A Trendin et surtout, le long de la frontiére
polonaise, des milliers de Valaques venus d'Ukraine et de Moldavie s'étaient établis bien
des amides auparavant. Les Valaques de la région d'Orava sont nommés dans un acte datant
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de 1576 Rutheni seu Valachi s, o Valachi et Rutheni o. L'important est que les actes de cette
époque différencient nettement la population locale des étrangers des contrées d'oÙ venaient
les Valaques.

Plus loin, l'auteur traite du nombre de tetes de betail (moutons et chèvres) possédées
par les Valaques et met l'accent sur les dimes imposées à cette population. Un element tres
important est l'existence de l'institution du volvodat, en tant qu'organisation propre tt ces
colons. L'existence de cette institution est attestée sur les deux versants des Carpates aux
XVI' et XVII' siecles, et cela sur un espace tres étendu. A partir du milieu du XVI'
siècle et jusqu'it l'époque de la guerre de Trente Ans, les documents nous donnent des indi-
cations sommaires, mais sttres, sur quelques-unes des attributions des volvodes. Ceux-ci vivaient
loin des domaines des féodaux, dans les regions montagneuses, au milieu des colons. 11 est
tras probable que le voIvode était élu par la communauté et avait pour mission d'assurer
la liaison entre les colons et les propriétaires des montagnes ou des pAturages. Au volvode incom-
bait la Oche d'encaisser les dimes en argent ou en nature, afin de les remettre aux ayants
droit, et de defendre les interets des Valaques. Il avait aussi un pouvoir juridictionnel sur ses
hommes, dans le cadre de ce que l'on appelait le o tribunal valaque s, dont l'existence fut
longtemps mise en doute. Une organisation de ce genre a pourtant existé et se composait de
neuf membres élus par la communauté du village.

Le III` chapitre est intitule : La guerre de Trente Ans et la situation des colons valaques
dans les Carpates occidentales (1620-1648). Avant de passer it l'examen des problemes relies
au phénomene de la colonisation valaque pendant la période de la guerre de Trente Ans,
l'auteur analyse la situation économique et sociale des territoires de la region des Carpates
occidentales. De vastes domaines s'y forment et la corvée se transforme en impat. En meme
temps, l'exploitation féodale va croissant.

Etudiant la presence des établissements valaques dans la première mottle du XVIII'
siecle, le professeur Macarek constate que, en ce qui concerne certaines regions, nous dispo-
sons d'une foule de renseignements sur ce sujet. Pour d'autres, par exemple le nord-ouest
de la Slovaquie, les informations sont moins nombreuses que celles concernant la période
d'avant la guerre de Trente Ans. L'événement le plus important dans la vie de ces colons
fut certainement leur participation aux révoltes de l'époque ou, plus précisement, à celles des
années 1620-1648. En effet, de nombreux colons prirent part aux soulevements contre les
Habsbourg qui commencerent en Moravie orientale en janvier 1621. A cette occasion, les
Valaques eurent le courage d'attaquer plusieurs garnisons impériales cantonnées dans l'est
de la Moravie. Apres quoi, les mouvements reprirent it de longs intervalles, pour culminer
avec la révolte des suttees 1642-1644.

Certains historiens ont voulu voir un rapport entre ce mouvement social et l'entrée
des troupes suédoises en Moravie, mais le professeur Mactrek prouve qu'il s'agit en réalité
de troubles populaires qui avaient des racines beaucoup plus profondes. Passant à l'analyse
des documents qui concernent ces &Tenements sociaux, l'auteur conclut que, it ce sujet, il existe
une étroite collaboration entre les Valaques de la Moravie orientale et ceux du nord-est de la
Slovaquie. Tous lutterent aussi bien contre les Habsbourg que contre le regime social et
économique. L'auteur estime que cette collaboration antiféodale constitue un chapitre encore
trop peu connu de l'histoire des relations moravo-slovaques.

En ce qui concerne les temoignages documentaires relatifs à la presence des Valaques
dans le second quart du XVII` siècle, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qu'a connus
l'ancienne historiographie. A ce sujet, l'auteur étudie la fluctuation des groupes de Valaques
dans les differentes regions des Carpates occidentales. Son exposé est accompagné d'une
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documentation onomastique et toponomastique des territoires respectifs. Cependant, le nombre
des Valaques existant pendant cette période ne peut atre déterminé avec précision du fait
que de nombreux e urbana n'indiquent pas la population sédentaire et encore moins ceux
qui se déplaçaient constamment. Cependant, l'auteur tente de se documenter A l'aide d'infor-
mations indirectes : références aux participants A la rébellion, punitions infl gées aux rebelles,
recrutement des Valaques dans l'armée impériale, dimes assignées aux colons, etc. Dans le second
quart du XVIIe siècle, on ne comptait, en Moravie orientale et dans le Teschen, qu'environ
quelques centaines de familles valaques. La situation était A peu prés la mame en Slovaquie
de nord-ouest.

L'auteur nous fournit également des données toutes nouvelles sur la stratification sociale
des Valaques pendant cette époque. Une' différenciation sociale avait d'ailleurs déjit com-
mencé it se manifester auparavant au sein de la population valaque. Vers le milieu du XVIIe
siècle, une couche sociale supérieure, formée de volvodes, d'hommes libres et de gens aisés
avait pris naissance. En outre, il y avait des e coloni it, des e inquilint s et des o sub-inquilini
(p. 207).

Passant au IV e chapitre, l'auteur présente L'évolution sociale et économigue après la
guerre de Trente Ans (jusgu'au commencement du XV I I le sack) et la phase contemporaine de
la colonisation valague (p. 216-325). Tout d'abord, le professeur Macfirek analyse la situation
désastreuse créée par la guerre de Trente Ans dans la zone géographique respective. Nous sommes
arrivés i la période de la formation des latifundia. Les obligations féodales augmentent et la
corvée continue d'exister A caté de la rente en argent. L'exploitation s'intensifie et les serfs
des domaines féodaux s'enfuient dans les montagnes dans l'espoir de s'y tallier un lopin de
terre. Cette forme active de la lutte des classes suscite de grands troubles aussi bien k Pint&
rieur des domaines féodaux que dans la masse des colons. En d'autres termes, aprés la guerre
de Trente Ans, on constate, dans ces contrées, une rude des serfs vers les montagnes.

A la lumiére de ces nouveaux éléments, l'auteur étudie l'existence des colons dans les
Carpates occidentales au cours de la seconde moitié du XVII' siècle et au début du XVIIIe.
De nouvelles vagues de colonisation, généralement composées d'autochtones, se produisent.
Ceux-ci, de pair avec les Valaques, prennent i bail, A des conditions très variées, les terres
arables provenant des défrichements. Tout cela aboutit finalement i un système de location
héréditaire, semblable it l'emphytéose.

Sur ces territoires, la colonisation est également renforcée par une population flottante
qui, pour des raisons économiques et sociales, se déplace d'un endroit A l'autre. Etudiant ensuite
les informations existant sur les Valaques de cette époque, l'auteur nous montre que, dans cer-
taines régions de la Slovaquie, la colonisation valaque était en baisse. Par contre, dans le Teschen
et en Moravie, elle était en plein essor.

Plus loin, il analyse derechef les phases de la colonisation, it partir des éléments onomar
ti ques, géographiques et techniques. Bien que les Valaques aient &A, en beaucoup d'endroits,
assimilés par la population locale, ils conservent pourtant leurs caractères propres jusqu'au
début du XVIII' siècle, grace au fait qu'ils bénéficient d'une administration autonome et conser-
vent leurs droits et leurs organisations. Toutefois, dans la région de Teschen, qui forme pour une
bonne part l'objet de ce chapitre, l'institution du e volvodat subit de grandes transformations
au cours de la seconde moltié du XVII' siècle. Par exemple, le voIvode n'est plus élu par la com-
munauté du village, mais nommé par les autorités féodales pour les représenter dans toutes ques-
tions intéressant les Valaques. Les documents il ce sujet sont très explicites. Cependant, certes,
les colons proposaient parfois, dans leurs a réunions s, un candidat, mats les féodaux n'étaient
pas obligés de l'accepter (p. 296 sq.).
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Enfin, it la fin du méme chapitre, l'auteur traite des différentes formes de la lutte des clas-
ses dans les Carpates occidentales, lutte ik laquelle participèrent aussi les Valaques, qui combatti-
rent aussi bien contre les exactions féodales que pour la liberté.

*
Un chapitre de Notes et compléments*, riche de données et d'informations supplémen-

taires, compléte cet ouvrage imposant. Suivent 38 annexes et des pikes d'archives rédigées en
tchèque et en allemand. Mais avant de clore ces lignes, disons quelques mots de la méthode minu-
tieuse et rigoureusement scientifique du professeur Macarek. En effet, il a étudié chaque
problème en partant des documents historiques, et cela pour chaque unité géographique, voire
pour chaque domaine féodal. Sa documentation est faite de renseignements provenant de témoi-
gnages écrits, de bornages, de contrats de travail d'emphytéose, de registres de dimes, de tes-
taments, d'achat de domaines, d'affermages, d'expertises, de doléances, de termes toponymi-
ques et onomastiques, de conflits de classes, de conflits entre féodaux, etc. Ces données éclairent,
sur des étendues géographiques assez vastes, révolution et le déroulement de la colonisation vala-
que dans les Carpates occidentales.

La documentation et la structure de cet ouvrage témoignent d'une vaste érudition scien-
tifique. L'auteur est au courant de tout ce qui a été écrit it ce propos par l'historiographie tchéque,
slovaque, polonaise, hongroise, allemande et roumaine (pour celle-ci par D. Mototolescu,
T. Holban, I. Nistor). L'ouvrage comprend enfin trots résumés en langues russe, française et alle-
mande, ainsi qu'un index toponymique et un index onomastique. Les quinze reproductions qui-
l'accompagnent sont en majorité des cartes des régions des Carpates occidentales oÙ eut lieu la
colonisation des Valaques.

Tr. lonescu-Nigcov

GOLLNER, CARL, Turcica*. Die europtlischen Tiirkendrucke des XV!. Jalutunderts, T. I",
MDIMDL. Bucarest, Editions de l'Académie de la République Populaire Roumaine
Berlin, Akademie-Verlag GmbH, MCMLXI, 458 [-464] p., avec 30 fac-similés.

L'apparition du premier volume des II Turcica s, qui comprend la description des publi-
cations européennes relatives it l'Empire ottoman parues dans la première moitié du XVI' siècle
dans ce domaine, constitue un événement bibliographique important. Carl Göllner, l'auteur de
l'ouvrage, est un bibliographe connu par ses travaux antérieurs 1.

Le volume est précédé d'une préface, où l'auteur formule une série de remarques sur le
matériel bibliographique contenu dans son ouvrage. Une grande partie de cette préface est
consacrée it rintérét manifesté par l'Europe du XVI' sack pour les Turcs, intérét déterminé
surtout par les grands événements guerriers ... (Préface, p. 13), tels que la bataille de MohAcs
(1526), le premier siège de Vienne (1529), la bataille navale de Lépante (1571), etc. Dés le
commencement de la deuxième moitié du XVe siècle, it répoque des premiers livres imprimés
par Gutenberg, on voit paraitre une série de publications sur les Turcs ; celles-ci reflétent,
sans aucun doute,l'intérét grandissant de l'Europe entiére pour l'Empire ottoman 4 la suite de la
chute de Constantinople (1453). Les premières publications relatives aux Turcs sont : un e Calen-

1 Michael der Tapfere im Lichte des Abendlandes. Berichte a Neuer Zeitungen a, Hermann-
stadt, 1943; Fehlerguellen in Hanuners Bibliographie der abendlcindischen Tiirckendrucke, dans
le Bulletin de la Section historique s (Académie roumaine), t. XXV, 2, 1944, p. 214-224 et
extrait ; Die Auflagen des a Tractatus de ritu el rnoribus Turcorum a, dans a Deutsche Forschung
in Siidosten s, no 1/1944 et extrait.
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drier turc ( Tarkezikalender), Mite en 1455 2 et une bulle du Pape Calixte III, publiée en 1456e,
pour l'organisation d'une croisade contre l'Empire ottoman. Ces deux publications ont été
imprimées par Gutenberg it Mayence.

Dans la premiere motile du XVI' siècle, gräce au développemefit de l'imprimerie et
l'intérét grandissant pour les Turcs, le nombre des publications relatives le l'Empire ottoman
s'accrolt tres sensiblement par rapport à la seconde moitie du XV' siècle. Les Turcs deviennent
un sujet d'intéret constant pour l'opinion publique de l'Europe du XVI' siécle. Les nombreuses
feuilles d'information courante non périodiques, décrites dans Turcica, en sont la preuve. Jusqu'It
l'apparition des publications périodiques et meme longtemps apres leur apparition, l'opinion
publique de l'Europe centrale et occidentale était informée des événements importants par de
petites publications, qui d'ordinaire ne dépassaient pas quatre pages et étaient connues sous
divers noms, et en particulier sous ceux de Neue Zeitungen en Allemagne 4, avvisi en Italie,
avisos en Espagne, etc. Tres rares, on ne possede souvent aujourd'hui qu'un seul exemplaire
(unicum) de ces feuilles et parfois meme simplement une copie manuscrite.

C. Göllner n'a pas fait place dans son ouvrage aux publications du XV' siecle en raison de
ce que des imprimés antérieurs, du XV' siecle, les incunables ont été .consciencieusement
(Merits par Hain, Proctor et d'autres bibliographes, tandis que le XVI' siecle est en grande par-
tie un terrain bibliographique inexplore * (Preface, p. 15). Néanmoins le fait que les incunables
ont été catalogues e par Hain, Proctor et d'autres bibliographes ne suffit pas à justifier leur
exclusion de l'ouvrage de Göllner. En effet, le chercheur qui s'interesse aux sources européennes
publiées au XV` siecle toucbant l'Empire ottoman, se voit oblige de parcourir des dizaines de
milliers de titres dans les catalogues de ces deux auteurs mentionnées et d'autres bibliographes,
pour essayer de découvrir les matériaux dont il a besoin. Les catalogues généraux d'incunables
ou ceux d'une seule bibliotheque, ces derniers contenant d'ailleurs des descriptions tres
sommaires compares aux premiers ne contiennent que la reproduction de l'incipit, du colo-
phon et des details techniques relatifs A l'ouvrage respectif. Or ces indications sont souvent insuf-
fisantes pour donner une idée du contenu de certains imprimés.

Si C. Göllner avait inclu dans Turcica les incunables, Il aurait rendu grand service aux
chercheurs, en leur permettant de trouver sans peine les titres des ouvrages qui les interessent,
accompagnés d'une presentation sommaire de leur contenu.

Beaucoup de bibliographies précédemment parues font d'ailleurs place aux incunables.

2 incipit : Eyn manfig d cristeheit widd.die durke II. Le seul exemplaire connu se trouve
le la Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Cf. Arthur WyB, Der Tiirckerikalender riir 1455.
Ein Werk Gutenbergs. (Festschrift um 500 jährigen Geburtstage von Johann Gutenberg,
Mayence, 1900, p. 305) ; Aloys Ruppel, Johannes Gutenberg Sein Leben und sein Werk, Berlin,
1939, p. 127-130.

3 incipit : Dis ist die bulla vnd der ablas zu II dutsche die vns vnfler aller heil- II gister
vater vnd herre babst calist 9fi gesant vnd geben hat widder die II bosen vii virfluchten tyran-
nen die II turcken Anno MCCCC lvj fi & cetra ;

finit Gegeben zu Rome by II sant Peter In dem iare noch goddes I geburt Dusent vier hundert
lvi des II rij Kalend Julij Pontificatus nostri II Anno secundo (f. 13V), 14 f. non numérotées ;
f. 14 blanche. Le seul exemplaire connu de cet imprimé se trouve A la Deutsche Staatsbiblio-
thek de Berlin. Cf. Paul Schwenke, Die Tiirkenbulle Pabst Calixtus II I. Ein deufscher Druck
von 1456 in der ersten Gutenbergtype. In Nachbildung herausgegeben und untersucht von. . .
Mit einer geschichtlich-sprachlichen Abhandlung von Hermann Degering. Berlin 1911. 3 f 13 f
facs. + 38 p. + 1 f; Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Band VI. Leipzig, 1934, no 5916, p. 62;
Aloys Ruppel, op. cit., p. 132-134.

4 Sur les différents termes principaux qui indiquent ou caractérisent l'origine ou la nature
des e Neu e Zeitungen e publiés en allemand au XVI' siecle, cf. Karl Schottenloher, Biicher
bewegten die Welt. Eine Kulturgeschichte des Buches. Stuttgart, 1952, t. II, p. 322.
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5 Apres le numéro de la publication nous reproduisons la transcription erronée des
Turcica et, entre parenthkes, la transcription correcte.

Le dessin étant profondément creusé dans le bloc de bois il n'a pas été recouvert par
Venue typographique, de sorte que l'impression n'a fait apparaltre que les parties non creuses.

610 COMPTES RENDUS 32

Les regles de description bibliographique employees parliner dans Turcica sont celles
en usage pour la description des imprimés rares et anciens, la reproduction fidéle de la feuille
de titre et, le cas échéant, du colophon, l'indication du format du texte, du nombre des pages,
des prefaces, postfaces et dedicaces, et celle de la cote de la bibliotheque oh l'imprimé décrit est
conserve, et des references aux bibliographies et aux ouvrages d'un autre genre contenant des
indications sur l'imprimé en question, etc.

Sous ce rapport il ya lieu de signaler quelques lacunes dans la description que donne Göll-
ner de certains imprimés.

1. Reproduction de la feuille de titre 5.

No 259: e .. "Le. XVIII iour... (Le. XXVIII iour); No 286: sEin Sendbrieff dar jnn
angezeigt... (e Ein Sendbrief dar jnn angetzeigt... s); No 537: s . . . al ultimo di Maggio...
(4 ... al ultimo di Maggio... s) ; No 705 : wie im Leger... (s . . . wie es im Leger... 11).
Ces fautes ont été constatées par nous en comparant la transcription de Göllner avec le fac-
simile respectif de Turcica.

No 616 : Herrschaft (i Herrschafft... s) vid, ex. de la bibliothéque de l'Acadé-
mie de la R.P.R., cote 2800/15/; no 613: la se conde lettre n'est pas dais& du 26, mais du 24
février (e Schreyben aus Ragusa 24 Februar anno 1537 s, vid, ex. de la B.A.R.P.R., cote 2800/161)
La transcription du titre de l'imprime no 783, p. 367-368, est la suivante :

Newe zeytung von Con-// stantinopoli // Von einem Comet der bis in die 40 Tag am
hymel ober des Turck-// en Pallast gestanden ist von einem fewren Trachen, der dem Turck-
cen seinem schatz und das new Schlon verderbt hat s tandis que la transcription complète
et correcte est la suivante

Newe zeytung von Con= // stantinopoli // II Von ainem Comet der biB inn die 40.
tag am hymmel ober dei) // Thrkff pallast gestanden ist. ¡/11 Von ainem fewren Tracken der dem
grossen Tiircken seine schatz // verprent vnd verderbt, und das new schlloB verbrent hat.

Von donnem, windten, hagel vnd schaut, vnd was schaden sie // gethon haben. // Von grossen
Erdtbidmen. /1 a Was zu Constantinopolt, Andrianopoli vil Gallipoli, geschehe ist. Von dem
grausamen sachen und Rumorn Kriege geschray, // vnd von der grossen summa Wolfen so 3.
tag in der stat Constan // tinopoli, vnd was schadenisie gethon haben. // CI Die auBlegung aller
obgemelter geschenen sachen, ist geschenen durch // zwolff deB Tiirckischen Kaysers fiirnembste
Astronimi, // vft wie sie sich Christen erzaygt haben, darufri sie der groB Tilrck II hat wöllen
verbrennen lassen, vnd wie sie wun // derbarlichen bey dem leben erhalten sein wor= // den,
vnd wie sie der groB Tiirck zum hey // ligen grabe verornet habe. 8c. c. // Von der grossen Summa
kewschrecken die alles das inn weytten biB in die 20. Welschmegl verderbt haben (Xylogravure

positif) 6.

Bibliotheque de l'Académie de la R.P.R., cote 2800/24/; format du texte 165 x 107 mm.
(Göllner indique par erreur 155 x 107 mm).

Il eta eté normal en outre d'employer dans Turcica le systeme moderne de bibliographie
en usage pour les imprimés anciens : quand une gravure ou un element décoratif apparatt sur
la feuille de titre d'un ouvrage, ils doivent etre signalés dans la description bibliographique,
entre parenthèses rondes encadrées de barres.
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7 Budapest, 1942.
9 Adolf Schmidt, Fitnfte Nachlese zu Weller : Die ersten deutschen Zeitungen. Aus der

.Grossherroglichen Hofbibliothek in Darmstadt, dans Centralblatt fiir Bibliothekswesen s, IX,
1892, p. 544-567.

9 II existe également une traduction française de 1542: Lexpédition & voyage de Lempere-
reur Charles le Quint en Affricque ... Lyon, 1542 (Turcica no 759). Autre dd., Paris, 1542 (Tur-
cica no 760).

10 Relation de l'expédition de Charles-Quint contre Alger, par Nicolas Durand de Ville-
gagnon, suivie de la traduction du lexte latin par P. Tolet. Publiées avec avant-propos, notice bio-
graphique, notes par H. D. Grammont. Nogent-le-Rotrou, 1874.

11 Vladimir Lemansky, Secrets d'Elat de Venise. Documents, extraits, notices et études ser-
vant et éclaircir les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves ella Porte ottomane á la fin
du XV e siècle el au XV le siècle, St.-Pétersbourg, 1884, p. 417-421. Lemansky qualifie le dis-
cours d'Hélian de 41 ... monument de la littérature pamphlétaire du siècle ... * (p. 417), faisant
remarquer que jusqu'à lui les historiens de la République de Venise n'avaient pas accordé i ce
discours toute l'importance qu'il mérite.

12 nos 256, 257, 760 et 780.
19 Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le Baron de Rothschild, rédigé

par nmile Picot, membre de l'Institut, Paris, D. Morgand et Ed. Rahir, 1884-1920, 5 vol.
14 Chantilly, Le cabinet des !lyres. Imprimis antérieurs au milieu du 160 siècle, Paris, 1905.
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Rerwois bibliographiques

A la tin de la description de chaque imprimé, l'auteur indique les ouvrages bibliographi-
'clues ou autres qui font mention ou donnent la description de l'imprimé. La liste des
titres abrégés de ces bibliographies ou d'autres ouvrages fréquemment cités, est publiée aux
p. 457-459 (Ablcitrzungen). Das ouvrages importants ne figurent pas dans cette liste. Ainsi,
on y constate l'absence de l'ouvrage de Benda IQlmin sur la littérature e de presse * allemande
tt l'époque turque de l'histoire de la Hongrie (XV* XVII* siècles) 7, ou de l'article d'Adolphe
Schmidt complétant la bibliographie d'Emile Weller 8, etc.

Le texte latin de la relation de Nicolas Durand de Villegaignon, relatif it l'expédition de
Charles-Quint contre Alger, avec sa traduction en fran gals moderne 9, a été publié par P. Tolet 10
en 1874, ce que C. Göllner a omis d'indiquer. En décrivant les deux éditions du discours de Louis
Hélian, De bello suscipiendo adversus Venetianos 8c Turcas oratio... Augsbourg, 1510, II était
nécessaire de préciser qu'une partie importante de ce discours a été éditée par le savant russe
Vladimir Lemansky 11.

Quoiqu'une série de publications conservées dans la bibliothèque James de Rotschildn,
k Paris, soient décrites dans Turcica et que cette bibliothèque posséde un catalogue imprimé,
dressé par Emile Picot 79, C. Göllner n'en fait pas mention et omet de la faire figurer dans la
liste bibliographique des abréviations.

La Bibliothèque Condé * de Chantilly posséde également un catalogue imprimé pour
les livres du XV* siècle et de la première moitié du XVI., que C. Göllner devait citer en décri-
vant les ouvrages conservés dans cette bibliothèque (noo 259, 525, 550, 759, 817, 819 et 842)".

Indication des démits de conservation

La liste des bibliothéques oa sont conservés les imprimés décrits dans Turcica figure
aux p. 451-453 (Verzeichnis der Bibliotheken), mais une série de cotes et de bibliothèques
sont erronées. Ainsi pour l'imprimé décrit sous le no 92, p. 66, la liste indique la bibliothèque
de l'Académie de la R.P.R. (cote 280014) ce qui est inexact. L'imprimé qui figure sous cette
cote it la B.A.R.P.R. est d'ailleurs décrit sous le no 93, p. 67, oil Göllner indique, par erreur,
.comme dép8t de conservation, la Bibliothèque Marciana de Venise. L'imprimé décrit sous le
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no 296, P. 158-159, en lui attribuant la cote II, 135.849 de la B.A.R.P.R., a en réalité la cote II,
135.840.

Bien que des bibliotheques de la R. P. Roumaine possedent beaucoup de publications
décrites dans Turcica, Göliner ne signale ce fait que pour une partie d'entre elles, indignant pour
le reste uniquement des bibliotheques étrangeres avec leurs cotes respectives.

Nous citerons it titre d'exemple les ouvrages suivants, pour lesquels Göliner n'indique
que des dépets de conservation étrangers, bien qu'on en trouve également des exemplaires à la
Bibliotheque de l'Académie de la R.P.R.

Mathias Kretz : Ein sermon von dem Tiirckenzug, 1532 (no 441), cote I 347.575; Benedetto
Rambertl, Delle cose de Turchl Libri Vinegia, 1541 (no 698) cote I 142.167; Historie di
Messer Marco Guazzo ove se conteneno le guerre di Mahometto... Venezia, 1545 (no 855), cote
I 2726.

C. Göllner reconnalt qu'un tel ouvrage pourrait difficilement etre complet
existe sans doute dit-il des imprimés du XVI' siecle qui ne sont pas décrits dans la présente
publication (Preface, p. 15). Nous indiquerons ci-dessous quelques textes ou editions
qui n'y figurent pas

[Brenz, Johann]. Homiliae. XXII. D. Johannis Brentii, sub incursionem Turcarum
n Germania ad populum dictae. Jam ab authore Ipso... recognitae et auctae. Haganoae, in

iofficina Seceriana [= P. Brubach], 1533, 8°.
[Dr. R. Penninck, Catalogus der niet-nederlandes drukken: 1500-1540, Aanwezig in de

Koniglijke Bibliotheek 'S-Gravenhage, 1955, p. 34, col. II, no 336].
Edition inconnue à Göllner.

[1535] LEs monstres et quantites des // Turcs et Gens darmes de lar a= // mee du roy
Barberousse. Quil meine // cetre la trcssaincte chrestiente. Et p lim // perialle mageste victorie
usement defai // cte et expulcee de Thunes. // Cum priuilegio // (Xylogravure représentant

un Roi et une Reine pres d'une lontaine *).
Impression en caracteres gothiques.
Cette publication a paru en juin 1535. Paris, Bibliotheque Nationale, cote : Rés.

8° 03 i. 392.
J. P. Seguin, L'illustration des feuilles d'actualité... , dans la 41 Gazette des Beaux-arts it,

juillet-acret 1958, p. 41, fig. 8 (fac-similé de la feuille de titre).
[1536] EXEMPLVM PROTESTATI = // ON1S QVA CAESAREA MAIESTAS

VSA // est apud Rom. pont. collegiumq3 Card. & lega tos regum ac principum, atq3 alios
complu // res uiros tum ecclesiastica tum secu- fi ari dignitate insignes. II ITEM II DE GLADE
TVRCARVM A SOFT ACCE I pta, & de Persarum praesenti imperio quae II dam scitu incunda.
II ITEM II DE RECENTI MONTIS AE tnae incendio II Omnia ex Italico in latinum transcripta.
II M. D. XXXVI.

Bibliotheque de l'Institut d'histoire de l'Académie de la R.P.R., cote : I 2739 L. 24 p.
Format du texte : 175 x 135 mm.

Cet exemplaire fait partie d'une edition ou d'un tirage different de celui de l'exemplaire
décrit par C. Göllner dans Turcica, p. 280, no 582 (Bayerische Staatsbibliothek München, cote :
4° Turc. 82).

4. [1536]. Newe zeitung des rat= II schlags vnd reyss der kriegssriistung, II so der Tiirck
newlich wider Karolum den Romischen II Keyser vnd die Cristen fiirgenommen, mit an fi zei-
gung der niderlag, so er von dem So II phi erlitten hat auch mit warhafftige beschreyben der
religion und II weys zfi kriegen, so die II Persier gebrauch II end. Wirt auch angezeygt, warumb
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23 La couronnation de Lempe II pereur Charles cinquiesme de ce nom faicte a Boloingne la
grasse 11 le Mardy uingtdeuxiesme de Feburier. Lan de grace. II Mil cinq cens & trente. II (xylo-
gravure représentant le pape et l'empereur entoures de hauts dignitaires ecclesiastiques et lal-
gues) II Cum gratia et priuilegio II [Emile Picot, Catalogue..., t. III, Paris, 1893, p. 496 et 499
(description de l'imprimé); la feuille de titre est reproduite en fac-similé it la p. 498].
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Abraim der oberist II Bassa von dem Törkische. Keyser getödet sey. II Jm Junio MDXXXVI
Bibliotheque de l'Académie de la R.P.R.,
cote : P.I.15.701

9 f. non numérotées ; signature : Aij, Aiij,
B, Bij, Biij, lre Y. blanche.
Format du texte : 145 x 104 mm.

A la fin : s Gedruckt zu Strassburg bey II Wendel Rihel * (f. 9v).
Seule l'édition imprimée à Dresde par Wolfgang Stöckel, la meme amide, est décrite dans

Turcica(no 586, p. 282).
[1538]. (I Les Chapitres ou articles i de la tressaincte confederation faicte entre tire

sainct j pere le Pape, La Maieste Imperialle, et les Venetiens, fi Contre les Turcq3 (xylogravure)
II a Par Guillame Vorster man en la Licorne dor. fi Q Cum Gratia et Priuilegio.

A la fin : s U Ilz se vendent en Anuers
par Guillame Vorster- II man a lenseigne de
la Licorne dor. II Auec Grace et Priuilege s.
(f 4v).

4. f. non numérotées. Impression en carac-
Ores gothiques.

[Emile Picot, Catalogue des liures composant la bibliothèque de feu M. le Baron James de
.Rothschild, t. III, Paris, 1893, p. 508, no 2728 (2459 a) ; la feuille de titre est reproduite en fac-
simile it la p. 509].

Emile Picot fait la remarque suivante sur la xylogravure de la feuille de titre de l'ouvrage
décrit précédemment : e Le titre ... est orné du meme bois que le titre de la Couronnation 23
(no 2717); cependant la planche, déjit fatiguée, a été retouchée. Le fond a été aplani et les tailles
en ont disparu * (p. 508).

[1541] Auffgebot vnd warnung- fi schrift,So die Chur, vnd Fiirsten zit Sachssen etc.
an alle jre Chur vnd Furstlichen gna- II den Lanndstende, vnd Vnterthanen, derselben Fiir- II
stenhjimb vnd Lannde, des graiisamen Erbfeynds II der Christenhait, des Turcken, personlichen
an- II zugs halben, sich in furstehender not, in Rii II stung vnd Beraitschafft finden zu lassen,
offentlich haben auBgehen j vnd verkundigen II Lassen. II M.D. XLXI (sic pro XLI).
Bibliotheque de l'Académie de la R.P.R.,

cote : S 3190/2/.
A la fin : e Datum II Torgaw Donerstags am

tag Michaelis 1541 (f. 14').
4 f. non numérotées ; signature : Aij, Aiij, f. lv
et 4v blanches ;
Format du texte : 140 x 100 mm.

Edition différente des deux editions du meme ouvrage décrites dans Turcica sous les n°8
708-709, p. 334.

Malgré ses lacunes et les erreurs qui ont pu s'y introduire, la riche bibliogra-
phie donnée par C. Göllner demeure la premiere tentative sérieuse de réunir en un seul
ouvrage tous les écrits relatifs aux Turcs et imprimés au XVI' siècle.

Dinu A. Dumitrescu
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1 Livre roumain d'enseignement ; cf. Ted. S. G. Longinescu, 1912 s ... de preceptes
(A. Patrognet).

2s Le guide de la loi s ou s Directorium legis s, done Nomocanon et non
Redressement (réforme) de la loi ; cf. Studii i Cercetfiri juridice s, 1963, n° 1.

3 Sur ce programme et les résultats obtenus, cf. Andrei Otetea, Le probleme de l'éditiore
des anciens textes, dans Studii privind relaffile romtno-ruse ;i romtno-soviet ice [Etudes concernant
les relations roumano-russes et roumano-soviétiques], Buc., 1958, pp. 18-39.

4 Voir notre etude dans Mélanges H. Lévg-Bruhl, Paris, 1959, pp. 373-391; Gh. Cront,
R.E.S.E.E. *, 1963, n0 1. comp. A. V. Soloviev, L'influence du droit byzantin dans les pays-

orlhodoxes, Relaz. del X Congresso Intern. di scienze storiche, VI, 1955, p. 599-650; Der Ein-
fluss des byz. Rechts auf die Völker Osteuropas, s Z.S.S. s, R.A., LXXXI, 1959, pp. 432-479.

5 M. Andreev, Das bulgarische Gewohnheitsrecht. , Jahrbuch f. Ges. d. UDSSR u.d..
volksdem. Lander Europas s, Bd. 6, Berlin, 1962, p. 414-415; Gh. Cront, op. cit.

6 Voir L. V. Cerepnin, Sobornoe Ulaienie s de 1649 et s Pravilele lui Vasile Lupu s de
1646, comme source pour l'histoire de l'asservissement des pagsans en Russie el en Moldavie (en
roum.), Studii privind relaliile romtno-ruse f i romtno-sovietice, Bucarest, 1958, p. 30-41 ; Gh.
Cront, s Studii s, 1960, n° 1; Al. Negoità, Justitia nouà s, 1960, p. 153-160; Istoria
Romlniei, III, Pre partie, chap. VII (sous presse).
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Cartea romtneascd de Invdfaturd1, 1646, edition critique ; Indreplarea legii, 1652e, dans eAdunarea
izvoarelor vechiului drept rominesc s, VI et VII. Editions de l'Académie de la R.P.R.
Bucarest, 1961, 431 P. et 1962, 1013 p.
Rappel des editions critiques parues dans la mkne Collection (IV), 1955-1959k

Dans son vaste programme relatif à la publication des sources de l'histoire de la Rouma-
nie a, l'Académie de la R.P.R. a, des le début, fait figurer une Collection des sources de l'an-
cien droit roumain s, dont rutilité était d'autant plus grande que dans le passé ce secteur d'acti-
vité scientifique avait été particulièrement délaissé.

Les deux derniers volumes (nos VI el VII) de ce Corpus, contiennent les deux grandes pra-
vile (codes) imprimées du XVII' s., celle de Vasile Lupu en Moldavie (1646) et la Grande Pravila
de Mathieu Basarab (1652) en Valachie. On peut les appeler aussi Le Code de Moldavie et de
Valachie (en y ajoutant rannée de leur publication), it condition de donner au terme de code-
(et aux rapports d'un tel code avec l'Etat) le contenu féodal trés nuance, quirésultera de la
suite de cet exposé.

Monuments de la langue, de la culture en general et du droit, ces deux importantes.
sources sont, tout d'abord, le point d'aboutissement d'un long processus de reception nomoca-
nonique et aussi, sous une forme de début, laTque, du droit byzantin. Cette reception a constitué-
un veritable mode de formation du droit féodal, determine dans ses caracteres communs et
dans certaines particularités locales significatives par le développement économique et par-
les conditions sociales et politiques de la société féodale envisage 4. L'analyse profonde que
Marx et Engels ont donnée tout d'abord de la fonction bourgeoise de la reception du droit ro-
main en Occident et aussi de sa fonction féodale, constitue une méthode de recherche valable
également pour rétude de la reception du droit romano-byzantin en Orient 5.

Ce qui Whitt ressence des pravile du XVII` s., c'est qu'elles constituent, avec la Pravila
alma d'Eustratie ([Choix de lois], Jassy, 1632), restée en manuscrit, et avec la petite pra-
vile s imprimée à Govora (1640), un tournant dans l'histoire de la reception et du développement
du droit Modal roumain.

Les causes profondes de ce tournant ont été bien définies dans l'introduction de cha-
cune des deux editions : développement des forces productives, des relations merchandises-
argent et des villes ; aggravation du servage et accentuation de la lutte de classe, poussant la
classe dominante it forger des moyens juridiques de repression supérieurs à ceux dont elle
disposait 6;
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7 Comp. Studii i Cerceteri juridice *, 1962, no 2, p. 361-5; 1963, n° 1.
a Pour notre point de vue, cf. ci-dessus.
9 Cf. acad. A. Otetea, op. cit., p. 23-4.
10 I. Rizescu, o Limba romtne o, 1962, p. 698 et 1963, p. 697-701 qui y signale certaines

solutions discutables et certaines inadvertances ; cf. les remat ques de Dan Simonescu, Studii o-
1962, no 1, p. 208-212.
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centralisation de l'État dans les conditions du regime nobiliaire et de la domination
ottomane ; entrée en scene de nouvelles categories sociales petits boyards, citedins
aisés, paysans libres propriétaires de petits lots de terre et meme d'éléments plus modestes
encore intéressés â renforcer le pouvoir central, it lutter (en meme temps que les grands
boyards autochtones, menaces, eux, par la concurrence des elements étrangers), contre l'immix-
tion de ces elements dans l'économie et les affaires politiques du pays, enfin, intértstes A la
creation d'une culture en langue roumaine 7.

C'est it l'ensemble de ces besoins que les codes de 1646 et de 1652 ont essayé de repondre.
Dans ce but, on a utilise en Moldavie d'une manière creatrice, une élacration grecque qui
ne nous a pas été conservée de l'ceuvre de Farinaccius, le grand pénaliste italien de l'époque,
que l'on a fait précéder du code de police rurale qu'était le célèbre N6mos ge6rgik6s.

Tout le code moldave a passé, tel quel, dans Indreptarea legit, ot il fut intercalé dans le
texte provenant du Nomocanon de Malaxos. Ce dernier était suivi du Corrunentaire d'Aristene,
sous le nom de Nomocanonul cu Dumnezeu [Le Nomocanon avec Dieu I et d'autres matériaux
canoniques. En Moldavie, la principale partie nomocanonique du code 1652, en commen vant
par Malaxos, qui manquait dans le code de 1646, se retrouvait dans la Pravila alease! de 1632
De ce fait, l'identité de la legislation écrite des deux Pays roumains était frappante ; elle s'éten-
dait partiellement aux Roumains de Transylvanie, oil le code de 1652 sera la legislation canonique
de l'8glise orthodoxe. Tout comme aux XV e et XVIe sitcles, sous le regime de reception des pra-
vile slavo-roumaines, la coutume du pays (legealdrion'a pas été kart& par l'apparition des grands
codes de 1646 et 1652, car, selon la formule des éditeurs, la pravila (le droit rep) n'avait pas
le caractère d'une legislation obligatoire et exclusive et elle n'incorporait pas dans son texte
les anciennes coutumes juridiques, dont elle reconnaissait expressement la force de loi

La teche des éditeurs est loin d'avoir été facile.
Le texte a été transcrit en general avec beaucoup d'attention, en adoptant la méthode

Interpretative, la seule qui a semblé appropriée pour une edition de large circulation it la fois
scientifique et culturelle 9. Elle reçoit aujourd'hui l'assentiment des linguistes 10.

L'introduction historique de chaque volume substantielle et documentée s'ouvre
par un bon aperçu de la situation économique, sociale et politique du pays dans la premiere
moitié du XVII` siècle. On expose d'apres le meme plan que les editions précédentes et d'une
maniere concise les conditions dans lesquelles les codes furent rédigés et publiés ; on determine
les véritables auteurs du travail entrepris et le rille qui revient it des collaborateurs étrar gers,
probablement M. Syrigos en Moldavie, et certainement Ignace Petritzis et Pantéléimon Liga-
rides en Valachie. Cependant, la personnalité des auteurs ainsi que le probleme de la collabora-
tion auraient mérité de plus amples développements et une analyse plus poussée.

La presentation du code moldave au public, dans une breve preface, par Eustratie. le
logothete de troisième classe qui l'avait traduit, et qui, pour ce faire s'autorisait de l'ordre (dzIsa=
le dit) du prince (auquel le code est déclié et qui en avait pris l'initiative, dans le cadre d'un
programme législatif plus vaste qui n'aboutira pas), ne saurait etre interprétée, ainsi que le font
les éditeurs, comme un acte de promulgation (ret-elletacite). Et il en est de meme, selon nous, du
code valaque. Présenté dans un avant-propos par le traducteur, le moine Dani 1, au métropolite

tefan, c'est celui-ci qui, dans une preface où celle de Blastares est largement mise à contribution,
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11 Voir dans ce sens le compte rendu de T. V. Gorianov sur l'édition du Code de 1646,
e Istorija SSSR *, 1962, n° 2, p. 200-202.

12 L'exemplaire du Code valaque, rehaussé d'une reliure artistique exécutée A Jassy par
Michel Strelbitsky, dont Dan Simonescu, Lit. rom. de ceremonial, p.252,n0 1, a signalé l'existence
en 1939, se trouve it la Bibliotheque d'8tat, filiale N. BAlcescu (deux autres exemplaires ordinal-
res appartiennent it la meme bibliotheque).

L'extrait contenant 8 chapitres d'une pravila inconnue, signalé par Gh. Ungureanu,
Justitia tn Moldova, 1741-1832 [ La justice dans la Moldavie, 1741-1832], Jassy, 1934,
p. 14-15, représente le texte de l'Indreplarea legit. Il a été retrouvé dans les papiers d'Antohi
Jora, juge regional en 1768, mais avait appartenu it son pére, le hetman du meme nom (loc. cit).
Sur le probléme de l'application effective du code de 1652, cf. Studii si cercetari juridice i,
1963, n° 1.

Voir le doc. moldave s.d. (sous Gr. Callimaque, N. Iorga, St. Doc., VI, p. 134, n° 26),
relatif a la dissolution des fiançailles, avec reference it Harménopoulos dans la sainte pravila,
ch. 187 dit : ... * ; le texte reproduit n'est que le ch. 177 du code valaque de 1652, sans corres-
pondance dans celui de 1646.
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présente et confirme le code. C'est le métropolite qui y declare avoir eu l'accord du prince et
de son conseil. N'empeche que les deux recueils étaient destines it la justice de l'Église, autant
qu'it celle du prince. Jamais, dans le passé, le prince n'avait joué un rdle aussi actif dans l'acte
de reception, que lors de l'élaboration et de la publication de ces codes. Mais ne perdons pas
de vue qu'it cette date le droit récepté (byzantin), independamment de ses sources documen-
taires, était considéré comme ayant force obligatoire par lui-meme (dans des limites nulle part
précisées).

Les éditeurs actuels, en relevant l'orientation erronée de l'ancienne historiographie, ont
demandé avec raison a une analyse de l'action reelle des facteurs internes du developpement
historique, la solution des problemes fondamentaux que soulève l'étude des codes edit& 11*

En réservant aux recherches futures une plus ample solution du probleme de l'appli-
cation effective des pravile, les éditeurs ont rendu évidente, par des exemples probants, que telle
a été cette application ; it partir d'un certain moment, le code valaque, en tant que legislation
canonique, a été appliqué aussi en Moldavie ; il est demeuré en vigueur jusqu'au milieu du XIX'
siècle. 11 convient de noter qu'il fut appliqué en Moldavie au XVIII' siècle 12.

On doit souligner le caractere laIque plus accentué du code moldave, ce que les éditeurs
ont mis en lumiere. Par contre, le code valaque a pu etre défini comme étant un nomocanon élargi.
Ces justes caractéristiques sont nécessaires, mais forcément relatives. Le probleme qu'elles sou-
lévent se rattachant d'ailleurs it celui de la juridiction canonique, il doit etre reserve en vue
d'une etude spéciale.

Les deux editions dont nous nous occupons ici realisent un progrés notable par rapport
aux précédentes : la publication (dans les annexes) des sources de chaque pravila. Par contre,
on a renoncé fi y faire figurer, comme précédemment, des documents relatifs it l'élaboration, aux
modifications ultérieures et i l'application du texte édité, ou encore it la personnalité des auteurs
du texre. La partie documentaire des volumes I it V a été appréciée par tous les chercheurs. Il
importe donc qu'it l'avenir elle soit maintenue, a dote de la publication indispensable des
sources du texte édité (lit oil les simples références aux editions existantes de la source utilisée
ne suffisent pas).

Pour le code de 1646 on a publié : a) le Isl6mos ge6rgilcds (sans indications de la version
choisie), texte grec et traduction roumaine ; les mss. gr. 532 et 385 de la Bibliothéque de l'Acade-
mie de la R.P.R., datant du XVIII` siècle et contenant une elaboration de l'ceuvre de Farinac-
clus, tres proche de celle, plus vaste, utilisée par Eustratie, pour sa traduction, texte grec et
traduction roumaine : le texte latin des extraits de l'ceuvre de Farinaccius (1544-1618), Pra-
xis et theoricae criminalis, d'aprés la concordance établie par Longinescu, collationnés avec le
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la Exceptée celle du ms. 1400 d'Atlanes.
" Comp. N. G. Svoronos, Rev. Intern, de dr. comp. s, 1961, p. 893 et suiv.
15 Caractéristiques communes : editions critiques ; Editions de l'Académie de la R.P.R. ;

parues sous la direction de l'académicien A. RAdulescu ; la composition du collectif de redac-
tion a subi certains changements d'un volume ti l'autre.
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texte de l'édition de Venise (1609-1614; 1607-1621). Tous ces textes étant valables aussi
comme sources du code de 1652, l'édition de ce dernier ne comporte que la publication du ms.
gr. 307 de l'Acad. de la R.P.R., texte grec et traduction roumaine, contenant une importante
version (1613) du Nomocanon de Malaxos, signalée par C. A. Spulber comme la plus proche 13
de celle que Daniil Panoneanul a eue entre les mains. Les tones grecs ont été établis et traduits
avec competence par Vasile Grecu et Gh. Cront et nous voudrions souligner cette contribution
qui facilitera pour beaucoup l'étude des sources des deux codes.

Un riche index alphabétique des matières, un autre des mots anciens ou ayant une accep-
tion perimée, une bibliographie, des résumés en langues russe et française, des repro-
ductions du texte des editions originales et des figures font de ces ouvrages d'appréciables
instruments de travail, établis avec soin.

Nous ne pouvons insister ici sur l'esprit créateur dont les sources byzantines ou autres
ont été adaptées aux besoins du pays oil elles devatent etre appliquées pour la defense et la
promotion des intérets de la classe dominante. Les introductions illustrent ce processus A l'aide
d'une breve analyse et d'exemples caractéristiques. Mais l'aspect décisif du probléme consiste
A determiner dans quelle mesure les différentes dispositions de chaque pravila étaient ou non
appliquées effectivement 14 et la manare dont elles étaient interprétées. Les textes subissaient
ainsi une nouvelle adaptation aux réalités locales ; elle avait lieu dans le cadre d'une action mu-
tuelle trés complexe que l'on connatt encore imparfaitement de la pravila, de la coutume
et du droit princier. Aprés 1652, la coutume, conservant une large sphere d'application, connatt
des creations nouvelles et se manifeste encore comme un systeme indépendant de la pravita ;
elles s'affronteront pendant plus d'un sacle et demi, dans une hierarchie imprecise et toujours
remise en question. N'empeche que la pravita demeurait indiscutablement s réceptée * et ¡ten-
dait son emprise, en tant qu'expression supreme du droit de l'Etat, auquel elle fournissait des
principes de subordination de la coutume et d'integration du droit princier. Ce processus corres-
pondait aux exigences du développement historique, A cette note d'originalité pres que finale-
ment coutume et pravila seront reçues dans le droit princier, le droit direct de l'Etat. C'est celui-
ci qui se trouvera consolidé, au fur et A mesure que s'accomplissait le passage au mode de produc-
tion capitaliste, vers l'Etat national de la bourgeoisie, vers le droit bourgeois, avec sa supré-
matie formelle de la loi émanant d'un organe competent.

A ce compte rendu nous croyons utile d'ajouter une breve presentation des volumes pre-
cedents de la Collection (IV) 15, A savoir :

L Legiuirea Caragea, 1955, 339 p. C'est la legislation du prince Jean Georges Karadja,
contenant les codes civil, penal et de procedure dyne et pénale de la Principauté de Valachie,
rédigée en grec et en roumain (chaque version étant imprimée separément), sanctionnée le 9
aofit 1818 et entrée en vigueur le l' décembre 1818.

II. Pravilniceasca Condicd, 1782, 1957, 268 p. Ce petit code civil et de procedure, con-
tenant peu de droit penal, avec renvoi pour le reste au LX3 Byre de Basiligues, au Nómos gar-
gikds et aux Nomoi stratiotikoi, en attendant la codification locale de ces matieres, fut rédigé
en grec et en roumain (avec le titre seulement en grec) et sanctionné par Alexandre Ypsi-
lanti en Valachie.

Les éditeurs estiment que le code rédige des 1775, copié partiellement par Photéinos
dans son manuel de 1777 n'a pu etre sanctionné qu'en 1780, lorsque, grAce tt l'appui russe.
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ropposition de la Porte ottomane aura été écartée. II est permis d'en douter fortement. Le prince
et ses conseillers semblent avoir repoussé la redaction achevée en 1777par Michel Photéinos, dont
le byzantinisme didactique et excessif était quelque peu dépassé et devait se heurter A une forte
opposition (son Manuel était rédigé exclusivement en grec). La chrysobulle de confirmation
elle-meme declare que la nouvelle pravila, le texte définitif actuel, a été établie (o askat o) dans
la sixième amide du régne, 1780. La Pravilniceasca Condicd a connu,une large application, sans
toutefois supplanter la coutume, ce A quoi plle ne visait meme pas. La preface du code se rat-
tache déjà aux doctrines du droit naturel qui avaient cours à l'époque en Europe.

III. Codul Calimach, 1958, 1016 p. C'est le vaste 1Cd3M rramixdç Code politique, c'est-A-
dire civil de la Moldavie. Sa preparation commença en 1812. D'une facture moderne,
suivant de près le plan et, en grande partie, le texte du code civil autrichien de 1811, avec un
appreciable apport du droit orécepte et des coutumes locales, il comporte des scholies explica-
tives, des résumés marginaux et un riche glossaire. Son principal auteur, Christian Flechten-
macher (aide pour la redaction du texte grec par Ananias Cauzanos), a élabore une ceuvre pleine
de mérite. La traduction roumaine tratnant en longueur, le texte grec, imprimé en 1816
et 1817, et sanctionné le ler juillet 1817, entra en vigueur le ler octobre de la meme année.

L'application du nouveau code ne devint effective qu'A partir de la publication (1833-4)
d'une bonne traduction roumaine officielle, qui marquera une date dans le développement de la
langue juridique roumaine.

Sobornicescul Hrisov, 1785, 1835, 1839, 1958, 110 p. Cette chrysobulle synodale du
.82 décembre 1785 réunissait deux rapports votes par une assemblée générale (Sfat de obste) ou
synode. Le premier rapport concernait : a) l'interdiction des donations immobiliéres que les
pauvres (rAzesi, petits propriétaires) avaient l'habitude de faire aux riches et aux puissants ;
b) l'introduction d'un nouveau regime des transmissions immobilières, avcc réglementation de
la protimésis, de l'échange, de la vente aux enchéres et de l'hypothéque. Le second rapport con-
cernait le partage des families de tziganes (esclaves), ainsi que le mariage entre ces derniers et
les Moldaves. Ce décret normatif, le plus important du XVIII' siécle apres celui de 1749 relatif
A la suppression du servage (vecinia), a été refondu en 1835, 1836 et 1839 et publie chaque fois
sous sa nouvelle forme. Les éditeurs, qui le considérent comme s une pure ceuvre juridique rou-
maine o, ont attribué à cette legislation féodale des caractères positifs trop marques.

Manualul juridic al lui Andronachi Donici, 1959, 183 p. Sous ce titre conventionnel
est publié le recueil de lois s qu'en 1814 Donici faisait paraltre A Jassy sous le titre de oRecueil
contenant un résumé des lois impériales, etc. * (Adunarea cuprinzdtoare f i scurt . . ., etc.). Donici
.(né vers 1760-1765) avait une forte instruction juridique, grecque et latine. II occupa de hautes
fonctions publiques. Participant au mouvement des carbonari moldaves, il était animé d'un
profond sentiment national. Son Manuel avait un caractère pratique et il s'adressait aux juges,
A la jeunesse legum cupida et it tous les citoyens. A certaines erreurs matérielles près que Védition
signale, sans les identifier, Donici renvoie d'une maniére precise aux sources de ses textcs.

Observations communes. Tous les volumes de la Collection contiennent : 'une intro-
duction historique (cf., pour le plan, les editions des codes du XVII` sack) ; le texte roumain
(IV) et grec (I III) avec Vappareil critique, exigé par la nature spéciale des textes Mites ;
un riche choix de documents (inédits ou déjà &lads) concernant la redaction, l'interprétation et
les modifications ultérieures du texte de chaque code ; la jurisprudence de la Cour de cassation
(aprés 1860) y relative ; les autres instruments de travail cites à propos des editions des codes
du XVII` siécle.

On a déjà signalé (Gh. Cront) que Vanalyse et la definition du contenu social-h1storique de
chaque monument étaient insuffisantes. La publication des sources ou, selon les cas, leur indica-
tion analytique, selon la méthode consacrée pour ce genre d'éditions, eussent été indispensables.
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Un inventaire (régestes, extraits ou reproduction intégrale, selon les cas) aussi complet que possi-
ble des documents relatifs it l'application du code respectif ant constitué une contribution ines-
timable à l'étude de ce problème capital.

Les codes de 1780, 1817 et 1818, tout comme le Hrisov de 1785 et le Manuel de Donici
tendent à réaliser, à un niveau différent, une synthése entre le droit byzantin (récepté), la cou-
tume et le droit princier (ius novum). Dans le Code Callimaque la coutume occupe déjA moins
de place que dans les codes valaques de 1780 et 1813 et dans la synthése qu'il essaie de réaliser,
ja réception du droit bourgeois prévaut sur celle du droit byzantin. L'influence du code civil
francais se fait sentir dans les codes de 1817 et de 1818.

Tonto ces législations, dans leur essence, ont encore un caractére féodal qui reflète
progressivement le processus de décomposition du système. Ce caractère est plus atténué dans
le cas du Manuel de Donici et du Code Callimaque.

Parmi les problèmes généraux sur lesquels l'étude des textes du Corpus juridique de
l'Académie de la R.P.R. peut projeter une vive lumiére, Il convient de signaler celui du droit
populaire, ou plus exactement celui des rapports de ce droit avec le droit impérial (Reiclarecht),
vec le droit savant (tant8t doctrine, tantfit Juristenrecht), avec le droit récepté 5 (en tant

que droit écrit savant de l'etat).
Malgré sa briéveté, notre aperçu permet de comprendre pourquoi l'étude objective des

ceuvres du Corpus ne peut que leur rendre la place qui leur revient dans l'histoire du droit rou-
main, en tant que monuments de ce droit. Cette étude, qui a déjk commencé A porter ses fruits,
possède désormais une base solide dans les éditions établies avec soin et qui ont (NA donné des
résultats remarquables, unanimement reconnus, telles que la Collection de l'Académie de la

les met it la portée de tous les chercheurs, dans une excellente présentation typogra-
iiltique.

Valentin Al. Georgescu

SÉR2METIS, D. G., Sotatooúvl KomoBlcrrptcc. A'. 11perrl neploSoy 1828-1829.
Mee tivex3entov tyypipolv [La justice au temps de Capo d'Istria. I. Première période,
1828-1829. Avec des documents inéclits], Thessalonique, Imprimerie Hellenismos, 1959,
484 pages.

La justice au temps de Capo d'Istria par D. G. Sérémétis a paru dans la collection d'é-
tudes historiques et juridiques intitulée 5 Contributions A l'étude historique du droit des Grecs
et des Romains et du droit d'autres peuples de l'antiquité s. Cette excellente collection est
dirigée par les professeurs G. I. Pétropoulos et N. I. Pantazopoulos.

L'ouvrage est précédé d'une ample bibliographie (p. 3-10) et d'une brève introduction
(p. 11-16). Dans la première partie, l'auteur examine le régime judiciaire de la Gréce au temps
de la domination ottomane et de la révolution grecque (p. 17-42), mettant l'accent sur la lutte
menée par le peuple grec pour conserver ses institutions juridiques en dépit de la domination
turque. Ainsi, l'Église grecque obtient de conserver son autonomie administrative dans le cadre
de l'Empire ottoman. De méme, les communautés grecques obtiennent le droit d'étre adminis-
trées par leurs élus, mais l'ingérence turque réduit plus d'une fois A néant cette autonomie
administrative.

En ce qui concerne les instances judiciaires, celles-ci sont formées de religieux et de
lalcs grecs, sous la conduite des hiérarques de l'église, et ont une large compétence en matière
de droit privé. Ces instances appliquent les Basiliques et le code de droit byzantin de 1345
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connu sous le nom d'Hexabiblos d'Harménopoulos, de mame que les coutumes juridiques
Ces Instances emploient la méme procédure que les tribunaux ottomans, et leurs décisions sont
exécutées avec le secours des autorités turques.

Quant A eux, les révolutionnaires grecs de 1821 organisent la justice conformément au
principe de la souveraineté du peuple. Le gouvernement formé dans le Péloponnése confie les
attributions judiciaires A l'Assemblée Nationale, aux éphores des éparchies et aux sous-éphores.
Pendant la révolution, on ne peut organiser qu'un petit nombre de tribunaux, faute de personnel
possédant une formation juridique. En 1826, un tribunal pénal est constitué A Nauplie. L'auteur
explique que, du fait de l'instabilité de la justice, on ne saurait dire que les droits de l'homme
aient été respectés pendant la révolution. Pourtant, si l'auteur avait également examiné les as-
pects sociaux du mouvement révoluttonnaire grec, il aurait compris du mame coup les véritables
causes pour lesquelles les droits ci-dessus mentionnés ne furent pas respectés.

Dans la seconde partie (p. 43 282), l'auteur étudie l'organisation de la justice grecque
en 1828-1829. Il attribue A Capo d'Istria un rate important dans l'organisation de la
justice, énumérant dans les détails les mesures prises par celui-ci pour le recrutement des juges,
la formation des tribunaux, la réglementation des procédures. Cette partie de l'ouvrage a le
caractère d'une savante étude technique. On y trouve une analyse minutieuse des décrets
et des instructions du gouvernement grec qui eurent force d'actes normatifs dans l'organi-
sation de la justice.

Mais ce qui contribue sensiblement it la valeur de cet ouvrage, c'est le matériel documen-
taire présenté dans les annexes (p. 283-463). Les actes inédits publiés par l'auteur reflAtent
dans leurs grandes lignes les débuts historiques de la justice du nouvel État grec. L'ouvrage
comprend aussi un index de documents, un index de noms et un des matières (p. 473-484).

L'ouvrage de Sérémétis est solidement documenté. Nous ne lui ferons qu'un reproche,
de refléter un peu trop l'admiration que l'auteur nourrit pour Capo d'Istria. La personna-
lité de ce dernier n'aurait pas da reléguer au second plan les forces sociales sur lesquelles
reposait la grande ceuvre d'organisation de la justice dans le nouvel État grec.

Il est donc nécessaire que nous connaissions mieux les conditions sociales sur lesquelles
rceuvre d'organisation juridique prit appui au temps de Capo d'Istria. L'auteur met l'accent
sur l'important décret du 15 décembre 1828 qui porte sur l'organisation des tribunaux, et montre
que, avec ce décret, l'Hexabiblos d'Harménopoulos, pour le droit civil, et le Code de conunerce
français, pour les questions d'ordre commercial, devinrent les législations fondamEntales de la
Gréce, mais néglige d'analyser le contenu social de ces législations. Or, cellts-cir eflatent la stra-
tification sociale du peuple grec au début du XIXe siécle et correspondaient aux nécessités
sociales d'un peuple qui venait tout juste de sortir du régime Modal ottoman et se dirigeait vers
l'organisation d'un État moderne, on les éléments bourgeois devaient devenir la classe dominante

Sérémétts utilise une littérature historique et juridique abondante. Pour mieux mettre
en lumière la tentative du législateur grec d'adopter les législations des Pays Roumains du début
du XIX` siècle, l'auteur mentionne le Code Callimachi de 1817 et la Législation de Karadja de
1818, mais semble ignorer les récentes éditions de ces législations publiées par l'Académie de la
R.P.R. L'ouvrage de Sérémétis est original. Il rendra de grands services A l'étude comparée
des institutions juridiques de la Grace et des Pays Roumains, et surtout A celle des insti-
tutions comprises dans l'Hexabiblos d'Harménopoulos, devenu le code officiel du nouvel Etat
grec et qui continua également d'Ure appliqué dans les Pays Roumains soil directemEnt, soit
indirectement, par la vote des législations gréco-roumaines.

Gheorghe Cron/
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KATARGIEV, Dr. YVAN, Cepexam o6nacT 1780-1879. Ma:111(molot, ItOBIITIPIHR
nyin'ypen nperneg. [La situation économique, politique et culturelle de la region du
Sérès entre 1780 et 1879]. Institut d'histoire nationale, Skopje, 1961, 322 pages,

La monographie sur la situation économique, politique et culturelle de la region du Sérès
au XIX' sièclen'est pasle premier ouvrage de ce genre oil le Dr. Ivan Katergiev, de Skopje,
se montre un chercheur assidu et un bon connaisseur des problemes essentiels de l'histoire de la
Macedoine 1.

Les questions traitées dans cette etude concernent également l'histoire de la
Bulgarie, de la Grece, de la Serbie ainsi que, A certains égards, celle de la Roumanie.

Le sandjak de Seres ainsi se nommait cette region sous l'occupation ottomane englo-
bait au XIX' siecle un vaste territoire à cheval sur la Grece, la Bulgarie et la Yougoslavie.

L'ouvrage compte quatre chapitres, plus des conclusions. L'auteur concentre surtout
son attention sur la situation économique (creation des grands domaines, essor des métiers, des.
manufactures, des bourgs, etc.), ainsi que sur l'étude du mouvement révolutionnaire à Séres,
Demirhisar, Melnik, Petrie et Razlog. Tout un chapitre est reserve A la révolte qui souleva, en
1878, le sandjak de Séres.

L'auteur fait egalement quelques references à notre pays et expose quelques elements
d'histoire commune macédo-bulgaro-serbo-roumaine, par exemple, quand il retrace pour nous
l'itinéraire suivi par les marchands macédoniens pour aller à Brasov : Nish (ou Sofia) Vidin
Orsova Brasov (p. 103). Ailleurs, la Valachie est citée parmi les pays importateurs de coton
du Séres dans la premiere moitié du XIX' siecle (p. 82). De meme, des marchands de Macedoine
(p. 101) poussalent jusqu'A Hermannstadt (c'est-A-dire à Sibiu que l'index, par erreur, situe en
Allemagne).

L'auteur regrette de ne pouvoir, faute de données concretes, parler plus longuement des
vieilles et traditionnelles relations commerciales o, qui s'étaient établies entre la region du Serbs,

d'une part, et la Valachie et la Moldavie d'autre part (p. 105). A juste raison, d'ailleurs, car
c'est IA, justement, un probleme d'histoire balkanlque qu'une collaboration entre les spécia-
listes permettrait d'éclaircir avec succes.

11 ne fait aucun doute que les archives turques doivent renfermer des données sur les
relations du sandjak de Seres et de la Macedoine en general avec les Pays Roumains. Pour leur
part, les archives roumaines renferment, touchant ces relations, des données et des men-
tions qui, dépistées avec soin, pourraient enrichir nos connaissances, jusqu'ici insuffisantes,
sur ce sujet. Ainsi, dans les documents roumains, un terme revient assez souvent, celui de

Serezli o, qui désigne les personnes généralement des marchands qui venaient du Séres.
De meme, dans les dossiers de nos archives qui concernent les exportations de bétail au sud du
Danube, et les importations de différentes marchandises de Macedoine, la region du Sérès re-
vient fréquemment 2.

1 Ainsi, dans une monographie intitulée AjgyTcnomo Ba»eHI4e n Kaput:11110mm Doc-
Tanne BO XVII Belt, parue A Skopje en 1958, Ivan Katargiev apportait des lumières nouvelles sur
l'un des principauX événements de la guerre austro-turque de 1688-1689, et sur un aspect im-
portant de la lutte livrée par les peuples des Balkans pour secouer la domination ottoman e.
Ainsi, Ivan Katargiev y rappelait que le haidouk Karpos, qui fut à la tete d'une vaste révolte
et qui proclama l'indépendance de toute la region de Kumanovo, \recut pendant un certain
temps en Valachie, exerçant le métier de mineur.

2 Vers 1848-1850, le monopole des exportations de bétail de Valachie était Menu
par un certain G. Gherman, membre de la famine Gherman, qui était justement originaire
de la region du Séres (voir, entre autres, les dossiers no8 698/1848, 1.299/1850, 1.483/1850,
etc. du département du Trésor, aux Archives de l'Etat de Bucarest).
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A propos de la Transylvanie, l'auteur mentionne également que, au temps de l'occupa-
tion ottomane, des mineurs slovaques de cette province furent transférés dans la région du
Sérés. Leurs traces subsistent encore dans la localité de Lehova (p. 70).

Mais le livre de Katargiev traite aussi d'autres aspects des relations entre' cette région et
notre pays.Ainsi, dans un exposé sur le mouvement culturel dans la région du Sérès jusqu'en
1860 (p. 112-186), on trouvera des détails sur la famille Gherman et sur l'un de ses membres qui
joua un r8le important dans la révolte serbe de 1804-1813, accomplissant d'importantes missions
diplomatiques, pour devenir ensuite l'émissaire de Milosh Obrénovitch it Bucarest, et enfin.
partir de 1836, le premier représentant de Ia Serbie en Roumgnie. L'auteur se contente de dire
quelques mots sur l'activité déployée en Serbie par ce Gherman qui eut aussi, entre autres, le
mérite de contribuer à l'organisation de l'activad éditoriale dans ce pays. Originaire de Bansko,
dans la région du Sérés, M. Gherman était le cousin de Neofit de Rila et, pour cette raison, l'aida
de ses deniers a faire imprimer ses ceuwes en Serbie. Quant à son frére, Lazare T. Gherman,
établi It Vienne, c'est lui qui fournit à Vuk Karadiié, le réformateur de la langue serbe, les sour-
ces concernant le dialecte de Razlog (p. 114). Enfin, notons encore que la femme de M. Gherman
fonda une école à Bansko (p. 117).

D'autres données sur les relations avec notre pays datent de 1862. Exposant /arge-
ment l'activité politique déployée par l'émissaire serbe Stefan I. Verhovié dans le Sérès, l'au-
teur précise, entre autres, que celui-ci était abonné au journal .BbJIrapcRa /memo qui paraissait
it Braila, et qu'il en recevait 12 exemplaires qu'il distribuait aux chefs du mouvement de lib&
ration de la région du Sérès et de Salonique (p. 140).

Plus tard, à l'automne 1878, quand, dans la région du Sérés, la révolte provoquée par les
décisions du Congrès de Berlin décisions qui désavantageaient la Macédoine battait son
plein, les Macédoniens émigrés en Roumanie envoyérent un secours de 2.100 francs au mouve-
ment de libération ainsi qu'une lettre collective de solidarité, dont l'auteur reproduit d'ailleurs
un passage (p. 254).

Mentionnons également, pour l'intérdt qu'elles présentent, ses références it la situation
des Macédoroumains dans le sandjak du Sérés. Venus lit aprés la destruction de Moscopole
en 1788, les Macédoroumains (ou les Vlaques) formaient des colonies plus ou moins importantes a
Sérès, Demirhisar, Nigrita, Drama, Kavala, Nevrokop, Melnik, Petra, Diumaia, Razlog, etc.
(p. 17, 56, 147, 149). L'été,les Aroumains habitaient des maisonnettes a Papas, air, Ali-Botu§,
Iapova, Bodjovo, Satrovo, etc. (p. 17). Le bey du sandjak du Sérés, Ismail, s'efforça d'attirer
dans le Sérès les Macédoroumains qui avaient des entreprises commerciales it Vienne (p. 80).
Mais scus le gouvernement de Iusuf, à l'époque de la révolte grecque de 1821, un grand nombre

de Grecs, de Macédoniens et de Macédoroumains furent massacrés.
Destinée à l'éclaircissement de diverses questions intéressant l'histoire de la Macédoine,

la monographie du docteur Ivan Katargiev, peut-dtre mdme à l'insu de l'auteur (qui fait reposer
toute son étude sur l'étroit critérium d'une unité géographique artificiellement créée par
nistration ottomane), déborde le cadre qu'il s'était fixé, ce qui en fait un ouvrage qui doit avoir
sa place dans toute bibliothèque consacrée à l'histoire des Balkans.

S. Iancovici

BOURMOV, A., Tam aertnzpama Haaaapcsu Romumem [Le Comité central bulgare secret],
paru dans 14cTopagecm 11perneA Sofia, XVI, 1960, 2, p. 41-65; 3, p. 59-84.

L'un des problèmes les plus importants parmi ceux qui concernent l'histoire du mouve-
ment de libération de Bulgarie, qui activa sur le territoire de la Roumanie pendant la seconde
gnoitié du XIX' siècle, est sans aucun doute celui de la formation et du fonctionnement des
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différents comités révolutionnaires. L'activité déployée par ces comités n'est pas encore suffisam--
ment connue ; en particulier, des lacunes existent touchant l'histoire du Comité central bulgare
secret, fondé en mars 1866 h. Bucarest.

Etudiant divers matériels documentaires (publications de documents et surtout journaux
bulgares parus en Roumanie, ainsi que les mémoires de quelques-uns de ceux qui prirent part it
ces événements (Iv. Kasabov, P. Hitov, P. Kisimov, etc.), le professeur Bourmov apporte
une série de précisions sur ractivité déployée par le Comité central bulgare secret entre 1866
et 1868, activité qu'il divise en deux phases.

La première phase englobe ractivité de ce comité depuis sa fondation jusqu'au début
du mots de novembre 1866, quand Ivan Kasabov, ne pouvant plus lien entreprendre, quitte
Bucarest et se retire APlote§ti. Ce qu'il faut retenir au sujet de cette période, ce sont les pourpar-
lers mends entre le groupe des révolutionnaires bulgares, ayant à leur téte G. Saya Rakovski,
et les protagonistes de la politique libérale de Roumanie, qui militaient pour une action commune
dans les Balkans contre les Turcs (C. A. Rosetti, E. Karada, C. Cioctrlan, G. Serurie). Ces né-
gociations aboutirent it la conclusion d'une entente connue sous le nom de o Coalition sacrée
et to la formation de deux comités d'action, l'un roumain, l'autre bulgare.

U paralt qu'to la fin du mois de mars 1866, l'organisation proprement dite était définiti-
vement mise au point. Analysant l'acte conclu entre les deux parties, l'auteur en extrait
les attributions et les tiches communes des deux comités. Entre autres, on décida la création
de deux autres comités centraux, l'un en Bulgarie, l'autre en Serbie, l'un comme l'autre étant
subordonnés au comité bulgare secret de Bucarest. En mème temps, un statut du Comité central
bulgare était rédigé dans les langues roumaine et bulgare. Résumant les points essentiels de
ce statut, l'auteur reproduit en entier la formule du serment que devaient déposer les révolution-
naires bulgares, décidés à donner leur vie pour la libération de leur patrie. Des matériaux pré-
sent& par le professeur Bourmov et conformément au statut, il résulte que d'autres comités bul-
gares furent fondés en 1866 it Giurgiu, à Braila et dans d'autres villes de Roumanie * (2, p. 61).

Cependant, la figure la plus représentative de la communauté de révolutionnaires bulgares
demeure G. Rakovski. Celui-ci était connu aussi bien dans les cabinets diplomatiques d'Europe
que dans les rédactions des grands quotidiens du temps pour un révolutionnaire décidé et
que rien ne pouvait fléchir. Aussi les milieux réactionnaires, et surtout les autorités ottomanes
et autrichiennes, le surveillaient-ils constamment. Les dernières années de son séjour en Rouma-
nie ne lui apportèrent qu'amertume et déceptions. En octobre 1867, il s'éteignait dans un village
du département d'Ilfov, sans avoir pu mener it bonne fin ses plans révolutionnaires. Les
deux dernières années de sa vie 1866 et 1867 présentent encore des points obscurs. A cet
égard, l'étude du professeur Bourmov nous apporte de précieux éclaircissements sur la marche
des événements à Bucarest, que le grand révolutionnaire bulgare y ait ou non participé. Nous
voulons parler de ses relations avec Alexandre Jean Couza, de la position bien définie de Rakovski

régard de la question agraire de Roumanie, de sa fuite à Galatz et, de là, à Odessa, pour échap-
per it la police, de ses rapports avec Ivan Kasabov, etc. Cependant, nous sommes mal informés
des motifs qui, à un moment donné, briserent son élan révolutionnaire.

La seconde phase englobe ractivité du comité au cours des années 1867 et 1868. Tout
d'abord, dans la seconde moitié de février 1867, le Comité central bulgare secret élabore un
nouveau statut, que l'auteur reproduit d'ailleurs en entier (p. 62). Toujours en février 1867, les
membres du comité rédigent un mémoire qu'ils adressent au sultan, sur la question bulgare.

L'auteur eut fait stirement oeuvre utile et instructive s'il avait comparé entre eux, d'une
part, les différentes rédactions du statut, et, d'autre part, les deux mémoires, c'est-k-dire celui
que nous venons de citer plus haut et qui a été envoyé au Sultan au commencement du
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mois de mars 1867 et la brochure, rédigée dejit en décembre 1866 par le meme auteur, P. Kissi-
mov (La Bulgarie devant l'Europe).

Plus loin, l'auteur évoque les rapports entre le comité central et la 4Dobrodetelna
druiina* (Societe philanthropique) et souligne les mésententes survenues entre ces deux
organisations. Commence quelques années plus tat, pour des raisons d'ordre social mais inté-
ressant également le probleme du mouvement de liberation de la Bulgarie, le conflit survenu
entre les gros bonnets de la bourgeoisie bulgare et les chefs des révolutionnaires bulgares
de Roumanie s'aggrava davantage encore pendant cette période. Les informations et les
matériaux fournis par le professeur Burmov sont très intéressants et viennent completer nos
connaissances sur l'histoire de l'émigration bulgare en Roumanie.

Tr. lonescu-Nifcov

BOUVIER, BERTRAND, Volkslieder aus einer Athos-Handschrift des 17. Jahrhunderts, dans
f Probleme der neugriechischen Literatur it, III, Berlin, 1960, p. 21-26 (Berliner Byzan-
tinische Arbeiten, 16).

Au début des années 90 du siècle passé, Spiridion Lambros découvrait au Mont Athos,
au monastère d'Iviron, un petit manuscrit renfermant des chansons populaires grecques.
Il en publiait le texte en 1914 et signalait en méme temps it l'attention des spécialistes l'impor-
tance philologique et historico-musicale de ce manuscrit.

Quarante ans plus tard, B. Bouvier reprend l'examen du manuscrit, en accordant une
attention spéciale au caté poétique et musical. C'est dans ce but qu'il transcrit, dans la notation
europeenne, les melodies notées selon le vieux systeme byzantin. Avant de confier son travail
it l'impression, l'auteur présente, sous forme d'une courte communication, les points les plus
importants de sa recherche et souligne l'intérét particulier du recueil.

Le premier caté envisage concerne l'ancienneté du manuscrit. Sp. Lambros l'avait
immédiatement date du XVIII' siècle. B. Bouvier confronte ce manuscrit, d'une part, avec
un Kratematorion auquel il avait servi de reliure et, d'une autre, avec une série d'autres manus-
crits de différentes provenances, ce qui lui permet d'établir que le manuscrit a pu etre emit
entre 1650 et 1670.

C'est encore en le comparant i d'autres codices et, en premier lieu, au Kratématorion
en question, que Bouvier établit que l'auteur du recueil fut un certain Athanase, ancien moine
d'Iviron, établi par la suite it Thessalonique et auquel on doit différents chants ecclésiastiques
qui ont pénétré au début du XVIII` siècle dans les anthologies de psaltique.

Nous tenons i observer A. ce propos qu'il existe aussi i la Bibliothéque de l'Académie
de la R.P.R. deux manuscrits oil l'on rencontre le nom de cet Athanase. Le manuscrit grec
564 renferme des chéroubica, des kinonica et un polychronion portant la subscription Toil
'A.8.xvxcr:ou Espol.továxou xoct. 411.teTipou SaccaxciXou. Parfois l'indication est plus complete et
spécifie l'appartenance de ce dernier au monastere d'Iviron : ix v7iç (.1.6wig 'I(Apov. Quant
au manuscrit grec 953, un stichérarion pour toute l'année, du XV siécle, il porte la note
suivante : Tò nocpino 6rctipxit TO 1.touatxoymi.rou xuptou 'Aklavccc6u To5 ix OcaaccXovíxlg,
D'oililressort qu'Athanase étalt un excellent musicien, ce qui garantit la valeur de ses notations.

Le second point important sur lequel se penche B. Bouvier est relatif au contenu pod-
tique du manuscrit : chansons et ballades akritiques, chants historiques des XVe XVI'
siècles, chansons d'amour et chants patriotiques (Heimatlied). Un tres grand nombre d'entre
eux ont été recueillis plus ou moins contaminés au début de notre sack.
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L'auteur ne se prononce pas définitivement sur l'authenticité des mélodies. Il considère
cependant qu'Athanase les a notées assez fidèlement, mdme s'il les a fleuries de ci de
invoque à l'appui de son opinion la structure des strophes des chansons : le vers politique de
15 syllabes, la ligne mélodique qui s'étend sur un vera et demi, tout comme la chanson de
klephtes, la répétition intérieure et les refrains que l'on peut rencontrer aussi dans les chansons
grecques actuelles.

Gheorghe Ciobanu

VALSA, M., Le Thédire grec moderne de 1453 à 1900, Akademie-Verlag, Berlin, 1960, 384 pages.

tra. L'évolution da théatre grec a préoccup bien des historiens grecs, particuliérement
N. Lascaris qui orienta avec passion ses rech es vers ce domaine. Il a écrit a ce propos
plusieurs articles, ainsi qu'une ceuvre de synth se qui comprend une partie des résultats
de ses recherches.

Récemment a paru l'important ocvrage de M. Valsa étayée d'une riche biblio-
graphie. Le travail de Valsa qui s'occupe d'une aussi longue période du thatre grec, est une
étude trés utile, dont le besoin se faisait sentir. On a beaucoup écrit jusqu'ici sur le théAtre
grec, mais par fragments, par périodes et par régions. L'étude de Valsa vient combler les
vides et retracer l'évolution historique du théAtre grec depuis la chute de Constantinople
jusqu'à la fin du XIX siècle.

L'ouvrage comprend deux parties. La première traite de l'époque 1453-1821 et finit
avec les représentations grecques données it Bucarest et A Odessa ; quant A la seconde, elle
va de 1821 a 1900.

Aprés la chute de Constantinople, les représentations thatrales disparaissent aussi
bien en Gréce qu'à Constantinople. La première ceuvre dramatique après 1453 est la comédie
Mate% (Matra) écrite par D. Moschos et jouée peu avant 1478 A Mantoue. Son auteur,
D. Moschos, appelé le dernier poète de la GrAce ancienne, fait partie d'un famille d'intellectuels.
rl émigra en Italia vers 1470, du vivant de son Ore, Jean Moschos, lui aussi un intellectuel
qui composa un discours funèbre A l'occasion de la mort tragique du grand duc Lucas Notaras.
D. Moschos fit ses études A Venise et it Ferrare et, en 1478, il se trouvait a Mantoue, A la
cour de Louis de Gonzague. Moschos bénéficia de la faveur et de la protection du due,
auquel, en signe de reconnaissance, il dédia sa comédie Is !Mira.

Après une ample analyse, Valsa conclut que La pièce de Moschos, d'un intérét
plut6t historique que littéraire, marque une transition nette entre l'époque OA l'on jouait
encore en latin les pikes de Plante ou de Térence, A Ferrare, sous la maison d'Este,
it Mantoue, sous les Gonzague, d'une part, et la période suivante où le drame pastoral s'imposa
sur les tréteaux, d'autre part. Elle cl6t une longue période de décadence et d'imitation stérile
tout en inaugurant une nouvelle ére d'efforts et de tAtonnements, d'où prit naissance le
théAtre moderne européen (p. 21). L'importance de la pièce de Moschos consiste done dans le
fait qu'elle inaugure le théAtre moderne.

Aux chapitres II et III l'auteur s'occupe dut thatre crétois et ionien. Il y donne le
répertoire dramatique, les biographies des auteurs des ceuvres jouées, l'analyse des places; il
montre leur valeur littéraire et établit une comparaison entre le théAtre crétois et ionien.

Au répertoire du théAtre crétois qui spendant presque deux siécles, le XVII et le XI:, lle,
tient it lui seul le flambeau presque éteint le tison du génie dramatique grec* (p. 22),
ont figuré les piéces suivantes dont se sont occupés it plusieurs reprises non seulement les
spécialistes grecs du moyen Age, mais bien d'autres encore : 1) Le Sacrif ice d' Abraham,
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1 Voir la revue viennoise Myt.og `EplAik, 1818, p. 210.
2 Ariane Camariano, Le thédtre grec It Bucarest au début du XIX 6 siècle, dans s Bal-

cania s, VI, 1943, p. 390-394.
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mystere, 2) Le Fortounatos, comédie, 3) Le Zinon, tragédie, 4) Le Stathis, comédie, 5) Le
Y iparis, comédie pastorale, 6) L'Hérophili, tragédie, 7) Le Roi Rhodolinos, tragédie, 8) Le
Kalzourlos, comédie.

Passant au theatre ionien, l'auteur montre que sa plus ancienne representation remonte
1532; elle eut lieu A Corfou durant le carnaval. D'autres suivirent : Les Perses d'Eschyle,

plusieurs comedies de Plante, quelques pieces de Séneque et deux tragedies d'Euripide.
Les pieces puisant leur sujet dans la mythologie grecque furent les plus appréciées. Genes
&rites par des auteurs italiens étaient représentées pour un public restreint, connaissant
cette langue imposée par la domination vénitienne, qui avait banni l'étude de la langue grecque.
Mais la conscience nationale grecque constitua l'obstacle principal it l'italianisation complete
des 11es ioniennes. Ainsi donc, deux siècles durant, contrairement A la manière de develop-
pement du théAtre crétois, on ne constate dans le théAtre ionien aucune manifestation autoch-
tone. Ce n'est qu'A peine au XVIII* siecle nous dit l'auteur que e n ous signalons les
efforts de toute une pléiade de poétes pour créer et pour fixer la langue poétique et en
meme temps nous révélons un petit nombre d'auteurs scéniques dont les ceuvres attestent
rexistence d'une emulation dramatique assez sérieuse s (p. 165). 11 ne nous est reste du reper-
toire ionien que le texte d'une piece, le Hasis, sorte de dialogue satirique par Demetrios
Ghouzéles. Des autres pieces du repertoire, on ne connatt que les titres. La seule piece du reper-
toire ionien analysée par Valsa est donc le Hasis (p. 172-180).

Au IV* chapitre, l'auteur s'occupe du théAtre grec de Bucarest et d'Odessa. Nous nous
permettrons d'apporter quelques precisions et rectifications aux affirmations de Valsa. Ce
dernier adopte (p. 186 et 189) l'affirmation de G. V. Tzocopoulos (bien qu'il ne le cite point)
et de N. Lascaris, que la premiere representation en langue grecque donnée A Bucarest eut
lieu en 1810 avec le drame Phocion.

G. V. Tzocopoulos, qui fut le premier A lancer cette affirmation, invoquait â l'appui
'de ses dires une lettre &rite de Bucarest par Constantin Arghyropoulos à sa sceur, Corneille
Mayer, lettre contenant jusqu'aux moindres details de cette representation. 11 y est dit que la re-
presentation eut lieu le s 7 janvier 1810 s, à l'occasion de l'anniversaire du prince regnant. Mais,
en 1810, pendant la guerre russo-turque (1806-1812), la Valachie n'avait point de prince
regnant ; ainsi ne pouvait-on pas donner une representation à l'occasion de la fete de sa
naissance.

Ce document parle de Constantin Iatropoulos, de Moundaniotis, ainsi que de Photidis,
qui auraient interprété les rdles principaux. Mais, en 1810, ils ne se trouvaient pas dans la capt-
tale de la Valachie pour etre en mesure de contribuer à cette representation théAtrale. Iatropoulos
Tut sollicité d'occuper un poste de professeur à l'Académie grecque de Bucarest dans le courant
de Vann& 1818' et l'on sait qu'il fut chargé en 1819 de la preparation des futurs acteurs.
En ce qui concerne Moundaniotis, il était professeur à l'Académie de Bucarest en 1819. 11 s'y
trouvait, toujours en ce temps-1A, un autre professeur, Photilas, et nous croyons que C. V.
Tzocopoulos a fait une erreur en lisant son nom Photidis. Tout ceci nous fait estimer que la
piece Phocion ne fut pas la premiere representation grecque sur la scene bucarestoise car,
comme il ressort de l'analyse du document, cette representation ne pouvait pas avoir lieu en
1810. Les arguments susmentionnes plaident en faveur d'une date plus proche de 1819. Nous
croyons que la representation de Phocion eut lieu le 7 janvier 1820 et qu'on s'est mépris ou
qu'on a mal la la date du document, qu'il s'agissait de 1820 et non pas de 1810 2. Les repre-
sentations du theatre grec A Bucarest ne corn' mencent donc pas en 1810.
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3 Ioan Massof, Teatrul romtnesc [Le theAtre roumain], vol. I, Bucarest, 1961, p. 91.
4 W. Wilkinson, Tableau historique, glographique et politique de la Moldavie et de la

Valachie, traduit de l'anglais par AP**, Paris, 1821, p. 127. C'est le mème Wilkinson qui dit
que la troupe de Gerger jouait egalement des comedies en langue valaque ; ban Massof,
op. cit., p. 94.

6 Ariane Camariano, op. cit., p. 398.
Ariane Camariano, op. cit., p. 400.

7 D. 016nescu, Teatrul la romtni [Le Theatre chez les Roumainsh He partie, Buc.,
1898, p. 11, et I. Massoff, Teatrul romtnesc [Le théAtre roumain ], Buc., 1961, 95-96.

8 A. Firmin Didot, Notes d'un voyage fait dans le Levant en 1816-1817, Paris, p. 387.
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A la p. 185, Valsa declare que e le mouvement insurrectionnel d'Ypsilantis derive plus
ou moins directement de la renaissance dramatique dans la petite cour de Bucarest en 1815
Nous estimons cette affirmation de l'auteur quelque peu exagérée. Le mouvement d'Ypsilanti
fut projeté et mis en ceuwe par l'Hétérie. Il est vrai que la scene bucarestoise joua un grand
r6le dans la preparation des esprits pour la revolution grecque, mais plus tard, en 1819-1820.
En 1815 il n'existait pas encore de scene theatrale ; en 1817 quelques fragments ou des pieces
entières furent Jones sur une scene improvisée dans l'appartement de la princesse Ralou Karadja,
l'initiatrice et l'organisatrice du TheAtre de Bucarest. L'assistance it ces representations était
eonstituée par un nombre restreint de boyards ; ce n'est qu'en 1818 que commencent les
tables representations théatrales dans la nouvelle salle de Cismeaua Rosie i la Fontaine
Rouge I) avec la troupe allemande de Johann Gerger 3. La premiere representation eut lieu
dans la soirée du 8 septembre 1818 avec l'opéra de Rossini, l' Italienne à Alger. Mais l'enthousiasme
avec lequel fut accueillie cette troupe se calma apres les premieres representations, étant donne
que parmi les boyards de Valachie peu nombreux étalent ceux qui connaissaient l'allemand
et gut assistaient avec plaisir à ces representations C'est alors que furent organisées et pré-
parées les véritables representations en langue grecque qui alternaient avec celles en langues
allemande et roumaine de la troupe de Gerger. Ceci toutefois ne put ètre fait qu'en 1819,
sous Alexandre Soutzo, qui constitua un comité théAtral pour le choix du repertoire et la pre-
paration des acteurs dilettantes 5. On ne peut donc pas parler, comme le croit Valsa, d'une
renaissance dramatique it Bucarest en 1815.

Il y aurait bien des choses encore it rectifier dans le chapitre sur le theAtre de Bucarest,
car Valsa s'est trop fondé sur les affirmations de l'historien du théitre grec N. Lascaris. Dans
notre etude Le Théeltre grec et Bucarest, nous avons rectifié bon nombre d'affirmations erro-
nées de Lascaris. Nos rectifications sont également valables pour celles de Valsa. Nous nous
bornerons seulement à préciser que la premiere representation effective en langue grecque,
eonfirmée par des sources contemporaines, eut lieu le 23 février 1819, lorsque l'on joua la tra-
gedie de Voltaire la Mort de César, traduite en grec par Georges Serouios 8.

A la p. 189, Valsa cite parmi les representations grecques données à Bucarest llécabe,
d'Euripide. Pourtant cette piece ne fut pas jouée k Bucarest en 1817 ma's en 1819 ou 1820,
et non pas en grec, mais en roumain, dans la traduction de Ninescu, le r6le d'Hécube étant
nterprété par Eliade R6clulescu 7. En 1816-1817, Hécube fut jouée en grec, non pas

Bucarest, mais dans la ville grecque de Kydonia 8, en Asie Mineure.
A la page 188, note 2, l'auteur fournit quelques données blographiques sur Aristia.

Il dit, entre autres, qu'4en 1821 on le trouve à Corfou, interprétant le r6le d'Oreste (Alfieri) to.
L'affirmation que, en 1821, Aristia se trouvait à Corfou ne semble point probable. Nous savons
que le 17 mars 1821, lors de la solennité qui eut lieu dans la maison de Belio, quand fut
hissé le drapeau de la lutte pour l'indépendance du peuple grec, celui qui tenait ce drapeau
était Aristia, qui parcourut les rues de la capitale de la Valachie, suivi par une foule de mill-
taires et de civils qui entonnaient la marche de Rigas. Apres la liquidation du mouvement
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I. Philimon, Aole.i.uov Ecrropt.36v Trept rijg EXX-rpol inzyzaTiaccuç [Récit historique
sur la révolution grecque], Athénes, 1859, vol. II. pp. 133-134; loan Ghica, Scrisori
cdtre Vasile Alecsandri [Lettres adressées à Vasile Alecsandri], Buc., 1887, p. 44.

10 Ariadna Camariano, Spiritul reuolutionar francez fi Voltaire In limba greacd gi romind.
[L'esprit révolutionnaire fran gals et Voltaire dans les langues grecque et roumaine], Bucarest,
1946, p. 125.

11 J. L. S Bartholdy, Voyage en Grèce, fait dans les armies 1803 et 1804, traduit de
l'allemand par A. du C***, Paris, 1807, vol. I, p. 112.

12 Voir A6rog 'EN).* s, 1821, p. 114; Zeitung fiir die elegante Welt s, Leipzig,
5 juillet, 1821, colonne 1032, et o Revue Encyclopédique s, Ille année, 1821, vol. IX, p. 605.

13o Revue Encyclopédique s, rye année, 1822, vol. XIV, p. 191, et o Zeitung für die ele-
gante Welt s, Leipzig, 23 juillet 1822; cf. aussi Ariadna Camariano, Spiritul revolufionar, p. 121.
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en Valachie, Aristia fut engagé comme professeur dans la maison de Scarlat Ghica 2. Donc,
aussi bien durant le soulèvement de 1821 qu'après sa fin, nous trouvons Aristia à Bucarest ;

ne pouvait pas, par conséquent, contrairement aux dires de Valsa. se trouver à Corfou. Il est
vrai qu'Aristia passa quelque temps dans cette belle Ile de l'Archipel ionien et qu'il y organisa
une troupe de dilettantes avec laquelle il donna quelques représentations, mais ceci arriva
ultérieurement, en 1825 10.

Valsa don le chapitre concernant les représentations du théAtre grec it Bucarest, en
ajoutant en note : e Nous avons omis à dessein de faire mention des drames de Kotzebue montés
par la troupe d'Aristia. Il nous a été impossible de trouver la date exacte de ces représentations
(p. 191). Nous ne croyons pas que les pièces de Kotzebue aient figuré au répertoire d'Aristia,
mais l'une des pièces de l'écrivain allemand, Misanthropie et pénitence, fut jouée dés 1803
dans la florissante ville de Thessalie, Ampelakia 11.

Passant au théAtre d'Odessa (p. 192-196), dont les débuts datent de 1814, Valsa cite
es appréciations suivantes d'un périodique viennois : o On a représenté depuis quelques
années sur le thatre d'Odessa plusieurs drames écrits en grec moderne et qui ont obtenu
non seulement les applaudissements des Grecs, mais ceux aussi des étrangers de toutes les nations
que le commerce attire dans cette ville * (p. 193). Plusieurs comptes rendus sur les représen-
tations d'Odessa furent publiés dans la revue viennoise 116rog 'Epp.U. Les pikes du répertoire
avaient pour la plupart un contenu historique et on y mettait en évidence le patriotisme et
l'abnégation des héros. Par exemple, Thémistocle, le drame historique de Mètastase, Philoctèle.
de Nikolaos Pikkolos, La Mort de Démosthène du méme Pikkolos, et d'autres encore. L'auteur
mentionne seulement les représentations données jusqu'A l'hiver 1818-1819. Le chapitre aurait
pu continuer avec d'autres représentations données en 1820. Nous savons avec certitude qu'en
octobre 1820 deux tragédies de Voltaire furent également représentées à Odessa : le Phanatisme
et la Mort de César. Ces représentations eurent un tel succés, que des comptes rendus
furent publiés dans plusieurs périodiques du temps.

Les rdles principaux furent interprétés par Spiros Dracoulis, qui jouait égalemcnt dan
les représentations italiennes et était applaudi par les étrangers memes comme un seconds
Damarin 12. Dracoulis s'enrala en 1821 dans le Bataillon Sacré et tomba à la bataille de DrA-
gasani. Un an aprés, en 1822, quelques compagnons d'armes de Dracoulis, de retour
Odessa, y donnérent en sa mémoire une représentation de la tragédie de Sophocle, Philoctète,
dans la traduction néo-grecque de N. Pikkolos 13. L'auteur elk le chapitre sur Le thétltre

Odessa avec les appréciations suivantes : o Notons, pour terminer, que la communauté
grecque d'Odessa, loin du contrede turc, n'avait nullement it se préoccuper de ne pas déplaire
au Divan. Tout au contraire, le gouvernement russe, pour les fins de sa propre politique,
devait favoriser en sous-main pareilles manifestations patriotiques s (p. 197).
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Dans la seconde partie, divisée en 5 chapitres, l'auteur traite les sujets suivants : chap.
Le Thédtre grec jusqu'et 1840; chap. II De Parrivée d' Aristias ez AthInes à la chute

d'Othon; chap. III De 1862 au it Komeidyllion * ; chap. IV Le Komeidyllion * et chap.
V Le Théatre grec autre que le Komeidyllion ei la fin du XI» sikle.

A ce que dit Valsa, à la page 277, concernant les représentations de Constantinople,
11 faut également ajouter le fait que le consul russe Zaharov a beaucoup encouragé les jeunes
acteurs dilettantes et leurs représentations patriotiques. Dans sa maison se rassemblaient,
en 1815, plusieurs grecs qui s'occupaient des représentations des piéces de Rizo Neroulos
Aspaste et Polyzénie. Mus les autorités, informées que dans la maison du consul se rassem-
blaient des jeunes gens portant des casques et des armes, bien que ces casques fussent en carton
et les armes de bois, interdirent les réunions et, ainsi, les représentations prirent fin 14.

Les quelques observations faltes ci-dessus ne modifient nullement la valeur de ce travail.
L'importante étude de Valsa est trés intéressante également en raison de la méthode utilisée
pour traiter le sujet. Elle n'est pas uniquement l'histoire de la scéne grecque dans divers coins
de l'Europe. On y trouve le répertoire des différentes scènes, l'analyse littéraire des pièces
et la biographie, plus ou moins compléte, des dramaturges grecs. Dans ce travail de valeur,
le lecteur trouve une riche moisson d'informations.

Ariadna Camariano-Cioran

Poe/it Vdcdmii. Versuri alese. Edilie Ingrijild de Elena Piru, Cu o introducere de Al. Piru
[Choix de poésies des VAcArescu. Edition publide par les soins d'Elena Piru, avec une
Introduction d'A. Pam], Bucarest, 1961, Editions pour la littérature, LXXXI
316 pages, et 13 planches.

Cette édition des poésies des VAcArescu était attendue avec impatience. En effet, le
ceuvres poétiques des membres de cette famille ont donné lieu ti tant de confusions que le besoin
se faisait sentir d'établir enfin clairement la paternité de chacun d'entre eux.

L'ouvrage s'ouvre sur une introduction d'A. Piru, (p. V it LXXVII) où nous trouvons
une biographie de chacun d'entre eux ainsi que des appréciations critiques sur l'activad
raire, historique et poétique de IenAchip, Alecu, Nicolae et Iancu VAcArescu. Suit un
Avant-propos s oa Elena Piru (LXIXLXXXI) énumére les manuscrits dans lesquels elle

a sélectionné les poésies présentées dans l'ouvrage, puis nous expose la méthode choisie
pour la publication de ces textes du XVIII` et du XIX` siècles. Viennent ensuite les pastes
des Vlolrescu, suivies d'une bibliographie élaborée par A. Piru (p. 291-295), d'un glossaire
de mots anciens ou d'origine étrangére (p. 297-303), d'une table des illustrations et
enfin d'une table des matières.

Pour mieux faire comprendre la poésie des VAcdrescu, A. Piru estime nécessaire de
diviser l'histoire de cette famille en deux époques distinctes : l'une qui va de 1770 it 1800,
avec Ienfichad et Alecu Vdclirescu, où l'influence grecque est dominante, l'autre qui va
de 1800 to 1847, avec Nicolae et Iancu VAcArescu, et où c'est l'influence occidentale qui
l'emporte, mais où l'inspiration comme la facture de ehacun d'Entre eux demeurent le plus
souvent originales.

Parlant de IenAchall Viicdrescu. A. Piru souligne combien sa grammaire eut d'.mpor-
tance pour l'unité et le progrés de la langue roumaine. Prenant le contre-pied des philologues
latinisants, Ienilchad Viicdrescu ne propose pas d'éliminer les mots slaves du roumain. Au
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1 Voir Ariadna Camariano-Cioran, Despre poema patriolicd anti-otomand Trimbila
romtneascd [Au sujet du poeme patriotique antiottoman Le Clairon Roumain s], dans

Studii si materiale de istorie medie s, tome II, 1957, p. 461.
Voir Viala RomlneascA *, no 12, 1939, p. 43-57.
L'original grec traduit par Guys se trouve A la page 154, celui de Bartholdy it la

page 104-105.
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contraire, 111e vent aussi riche que possible, de sorte que l'on puisse plus facilement tra-
duire les ouvrages scientifiques en roumain ; aussi recommande-t-il, pour enrichir le voca-
bulalre, d'y introduire des néologismes pris à la langue grecque.

En ce qui concerne le poeme antiottoman, Trtmbiia romtneascd [Le Clairon Roumain)
nous avons établi, 11 y a déjà quelques anides, que nous sommes en presence d'une adaptation
it la cause roumaine, et nullement d'une traduction de la célebre marche d'Adamantis Coray,
et que cette adaptation fut faite après 1821, et non pas après 1800 1 Parlant de la poésie
AmdrIld turturea [Triste tourterelle], A. Piru admet, comme nous l'avons montré, que VAcArescu
prit incontestablement pour modele une poésie grecque parue dans un livre d'Athanase Psalidas,
Les Effets de l'Amour. Cependant, il est bon de savoir que la poésie grecque parue dans Les-
Effets de l'Amour n'est pas rceuvre d'Athanase Psalidas, mais celle d'un auteur inconnu, que
Psalidas tira de l'un de ces recueils anonymes dénommés pele-m8le s, qui circulaient
alors sous forme de manuscrits.

Aux pages XXIV et XXV, A. Piru, influence par un article de N. H. Gheorghiu 2, emit
que : s Parmi les poésies grecques de IenAchitA VAcArescu, l'une d'elles, un chant intitulé-
Me aucyruxtaig isoXeiZ, fit le tour de l'Europe, grAce au livre de P. A. Guys, Voyage
littéraire de la Gace, ou Lettres sur les Grecs anciens et modernes, Paris, 1771. G. L. S. Bartholdy
en donna une traduction en francais en 1805, puis une autre en allemand en 1807. Le ma-
nuscrit original de la poésie étant tombé dans la possession de l'orientaliste G. A. Buchon,
celui-ci le preta it L. J. N. Lemercier, qui traduisit à son tour la poésie en fran cats et la pu-
blia dans le second tome de son recueil Chants hérolgues des montagnards et matelots grecs,
Paris, 1825*.

Or, comparant le texte de Guys avec la traduction de Bartholdy, nous constatons.
des differences assez sensibles. Si libres qu'aient été ces traductions, nous avons peine A croire
que les traducteurs se soient permis de changer certaines idées fondamentales de la poésie
grecque. Par exemple, la fin differe completement de l'une A l'autre traduction. Alors.
que dans la poésie de Guys, le poète exclame : Désespéré, je cours A mes voiles que j'em-
brasse pour m'ablmer ou pour me sauver avec elles s, celle de Bartholdy se termine de la
facon suivante : s Oui, à l'instant meme oil tout semble perdu pour toi, et où tu te figures
qu'il flete reste plus qu'it t'abandonner au désespoir, peut-etre que le destin travaille pt.&
parer la. délivrance

Dans la premiere paste, le poète met son dernier espoir dans le mAt du bateau ; il sera
sauvé, ou il s'ablmera avec lui. Dans la seconde, c'est dans le destin qu'il place toutes ses
espérances.

Ces differences, et d'autres encore, nous fircnt soupconner que Guys et Rartholdy ne
traduisirent pas la meme ceuvre. Et, en effet, nous avons découvert deux pastes grecques.;
l'une qui est l'original de la traduction de Guys, l'autre, celui de la traduction de Bartholdy.
Par consequent, les traductions de Guys et de Bartholdy n'ont pas le meme prototype grec.
Les deux poésies, aussi bien l'original de Guys que celui de Bartholdy, figurent dans le livre
d'Athanase Psalidas, Les Effets de l'Amour 2. Or, comme nous l'avons déjA montré à crautres
occasions, l'auteur des Effets de l'Amour a pris plusieurs poésies parmi celles qui circulaient
alors sans nom d'auteur et les a intercalées dans son livre. Quant à la troisieme traduction;
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4 Pour plus amples (Mails sur cette poésie grecque, voir Ariadna Camariano-Cioran,
Ctntece populare f i versificatii fanariote ale Grecilor gi ale Romtnilor din sec. al .XVIII-lea gi at
XIX-lea [Chants populaires et versifications phanariotes des Grecs et des Roumains du XVIII'
et du XIX' siicles], dans 4 Aaoypacpla is, tome XVIII, 1959, p. 96-102 et p. 108.
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celle de Lemercier, bien que nous ne connaissions pas le prototype grec, les différences par
rapport aux deux autres textes nous font penser que Lemercier ne traduisit ni l'original
de Guys, ni celui de Bartholdy. En effet, dans la traduction de Lemercier, le poite n'attend
le salut ni des mftts, ni du destin, mais il croft que la persévérance sera plus forte que la
rnort, que le courage sauvera l'homme du naufrage.

Ceci dit, voyons si la poésie traduite par Guys peut itre attribuée it Ienttchita VAcA-
reseu. Pour notre part, nous doutons que cette poésie grecque soit l'ceuvre du premier des
pokes de la famille VAarescu. En effet, aucune précision, aucune preuve n'est venue
jusqu'ici témoigner que IenAchittt ait &tit des poésies en langue grecque. Tout au plus lui
a-t-on attribué quelques poésies religieuses, mais, mime li, A. Piru (p. XX) doute qu'il en
soit réellement l'auteur. Si la poésie Mi NaTUXECCK nasp.c7)" était l'ceuvre de IenAchiti VAcA-
rescu, elle devrait pour le moins figurer dans l'un des manuscrits de la Bibliothique de l'Aca-
démie de la R.P.R. où l'on trouve, avec d'autres ceuvres,les poésies des VtIcArescu. Or, Elena
Plru, qui a pourtant itudi6 minutieusement tous les manuscrits des poésies des VAcArescu
pour élaborer la présente édition, n'a sflrement dtl trouver aucune poésie grecque de IenAchip
Vdcarescu, puisque son ouvrage ne comprend aucune poésie de ce genre 4.

Quant aux o3uvres poétiques d'Alecu Vaarescu, nous constaterons que l'ouvrage
d'Elena Piru, outre ses poésies roumaines, nous donne 9 traductions en roumain de ses poésies
grecques. Précisons que ces poésies grecques d'Alecu Vaclrescu, de concert avec des poésies
érotiques dues it des pokes grecs, circulaient dans ces pile-m6le * si recherchés 6 l'époque,
et d'oll Athanase Psalidas, Rigas Velestinlis, Zisi Dauti et D. Fotino tirirent tout ce qui
leur parut susceptible d'itre introduit dans leurs propres ouvrages.

Ainsi, la poésie no 3 (p. 45-46) : Ciel, entendrcts-tu jamais (Etç Teeç &stook aou rc6Ts Di
va cpciaouv o6pavi) figure dans Le Nouvel Erotocrite de D. Fotino, tome I, p. 37; de plus,
outre les copies existant dans les manuscrits roumains nos 287 et 3.238, qui fournirent is
Elena Piru les textes publiés par ses soins, une autre copie figure également dans le manuscrit
roumain no 322, p. 22. La poésie no 4 (p. 46) Cceur malheureux, tu es fou de croire encore
(Koxop(Csx6 [sou asigoog ay xcet rd)pct Tact cppowk) figure elle aussi dans Le Nouvel Erolocrite.
tome I, p. 92-93.

En ce qui concerne la poésie satirique du numéro 8 (p. 47-51), Sans timidité ni calcul,
le monde entier te ment, te trompe (111 esaua,racog 6 x6a[tog 6Xog Etp6acte lava' tku-rtic xal. 8aoç)
nous tenons a faire quelques précisions. Cette poésie d'Alecu VAcArescu connut une vogue
extraordinaire. Nous la retrouvons soit publiée, soit dans plusieurs manuscrits et dans
plusieurs pays. Zisi Dauti nous l'a donnée dans son anthologie A tckpopct 1)6 oak xat etcTsIa
aTixoupThisce.rat (Choix de pastes morales et plaisantes), Vienne, 1818, p. 88. Dans la préface it
son anthologie, Dauti rappells que, du temps ot il se trouvait, bien des anudes auparavant,
i Jassy et it Bucarest, il recueillit, dans divers a pile-mele * appartenant it ses amis, plusieurs
poésies, dont il nous donne un certain nombre dans son édition de 1818, le reste devant
parattre it une autre occasion. Cette déclaration de Dauti prouve éloquemment que les
poésies d'Alecu VAarescu circulaient sans nom d'auteur sous la forme de manuscrits. Des
copies de cette poésie satirique figurent dans le manuscrit roumain de la Bibliothique de
l'Académie de la R.P.R. Ilai 287, 3.238 et dans le manuscrit grec no 653, f. 47. Une autre
se trouve au Mont Athos (voir Eustratiadis Sophronios and Arcadios, Catalogue of the Greek
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5 N. Bees, KceviXoyo; Tclv xeipoy0cpcov xco8!xcov Tç etyL4MiTYlq MyiTpois6Xecoç
'ApyupoxoicTpou (Catalogue des manuscrits de la sainte métropolie d'Arghyrocastron), manus-
crit 17, f. 145r , dans s 'Elseviptç Meaceteovixoil 'Apxetotio, tome IV, 1951-1952,
Athenes, 1953, pp. 194-195.

At. I. Spiridachis, IIotynç iv ezacrceX(ge iczTec Tev cetelivcc (La paste en Thessalie
au XV Ille siacle), paru dans la revue 'A.0i-poti s, IVe année, 1911, p. 3.005).

Publiée par Ion Virtosu dans Corespondenla literara Intre Nicolae ;i lancu Vdcarescue,
1814-1817 [La correspondance littéraire de Nicolae et Iancu Vacarescu, 1814-1817]-
Bucarest, 1938, p. 49-50.

8 Cette traduction ainsi que le texte grec ont été publiés par les soins de Constantin Erbi-
ceanu dans Biserica ortodoxa romtna [s L'Eglise orthodoxe roumaine s], an XXI, 1897.
p. 324-325.
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manuscripts in (he library of the monastery of Vatopedi on Ml Athos, Cambridge, 1924, P. 141,
manuscrit 722, f. 17r 19e ). Dans l'excellent ouvrage de L. Vranoussis, 01 11p6Spovot
(Les Précurseurs), Athenes, 1955, P. 73, l'auteur nous donne une abondante bibliographie de
cette poésie d'Alecu Vacarescu. Nous y apprenons que ces vers figurent dans le supplement
grec no 729 de la Bibliotheque Nationale de Paris, f. 76-77; or, cette copie est d'autant plus
intéressante que, en tete de la poésie, nous trouvons également le nom de son auteur :
'A)Acevapoç Bzxcepiaxoç. Dans un manuscrit qui se trouve à la métropolie d'Arghyrocastron,

poésie porte le titre suivant : ET'XOL c:ipatikrceroi. st; Tip pectTceibriroc X6Cri.LOU (Tras

beaux vers sur l'inanité de ce monde) 5. Tires d'un vieux manuscrit de Thessalie, les memes
vers ont paru dans la revue IIpop.1.9e '; *9 a Valos (Pre amide, 1898, n" 125, p. 288-290),
sous le titre : x6ap.oç. llotmlec TCacixoyXou (Le monde, paste de Dématre
Gilacoglou). Une autre copie figure dans un manuscrit de la bibliotheque d'Almiros et a paru,
presentee comme étant également l'ceuvre de Démetre Gilacoglou, sous le titre Dirupa
x63.[Lou (La satire du monde) 6. Dans la blbliotheque de Cozani, figure un manuscrit de
Michel Perdicaris, emit en 1805; à la fin du manuscrit, l'auteur a également transcrit la
poésie de Vacarescu, sous le titre 'Aveov:tiou nort][uiTiov (Poésie d'un auteur anonyme). A
Me de cette poésie, sur la meme page, Perdicaris a écrit une parodie des vers du poéte
roumain, sous le titre : Etç Tb ctirrò tivmTporril M. II. (Contre cette paste, M.P.).

Comme on le voit, la poésie d'Alecu Vacarescu fut coplée ou publiée sous différents
titres, accaparée par un certain Démetre Gilacoglou, et parodiée par M. Perdicaris. De plus, nous
possédons aussi deux traductions en roumain de la poésie d'Alecu Viicarescu. L'une figure dans
e manuscrit roumain no 1139 de la Bibliotheque de l'Académie de la R.P.R., f. 377-378 7
L'autre, indépendante de la premiere, figure, avec le texte grec, dans un manuscrit qui appartint

Octav Erbiceanu 8. Cette copie est intéressante en ce sens que son titre confirme la paternit6
d'Alecu Vacarescu. En effet, elle est intitulée : 'H xc'erui.kv miTupa 'AXgc'ev8poli Baxcepia-
xoyXou (La satire ci-dessous est d'Alexandru Vacarescoglou).

Si nous avons jugé nécessaire de faire toutes ces precisions, c'est parce qu'elles sou-
lignent que la poésie d'Alecu Vacarescu connut une tres grande vogue. Alors qu'en ce qui con-
cerne Ienachita Vacarescu, nous ne saurions dire qu'il s fut populaire en Occident s puisque
la poésie qu'on lui attribue n'est pas de lui, par contre, nous pouvons le dire d'Alecu Vacarescu,
car sa satire le fit en effet largement connattre tant en Occident qu'en Orient.

Le manuscrit roumain no 332 renferme plusieurs poésies grecques des Vacarescu, ains
que des copies. On ne peut que regretter qu'Elena Piru n'ait pas résolu la question de savoir
si ces poésies grecques sont l'ceuvre des Vacarescu et plus exactement duquel d'entre euX
et si Alecu Vacarescu, seul, écrivit des poésies grecques, ou bien si les autres poètes de sa famille
en firent autant, vu que nombre de ces poésies furent largement répandues.
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Il serait également intéressant de savoir comment les poésies grecques des Vacarescu
furent appréciées de leur temps.

Cette edition des poésies des Vacarescu, executée avec beaucoup de soln, sélectionnant
leurs poésies les plus representatives, et qu'accompagne une ample etude introductive, vient
combler un vide depuis longtemps ressenti.

Ariadna Camariano-Cioran

NOVAK, VYLKO, Die Erforschung der slovenischen Volksdichtung in den Jahren 1920-1859,
dans Zeitschrift fiir slavische Philologie s, XXIX, 1960-1961, cahier 1, p. 183-199.

Ce rapport rédigé par V. Novak (Ljubljana) donne un apereu quasi complet de l'évolution
des etudes consacrées au folklore slovene au cours de/ quarante anudes, jusqu'à une date des
plus recentes. L'auteur prend non seulement en consideration les travaux publiés en volume,
mais aussi ceux disperses dans les pages des revues les plus diverses. De meme, il ne se contente
point de passer en revue ractivité des chercheurs slovenes, mais mentionne egalement les folklo-
ristes étrangers qui se sont occupes de la creation populaire slovene.

Considerant peu fructueuses les recherches effectuées au XIX' sack, du fait de leur ten-
dance aux interpretations mythologiques, V. Novak estime que l'étude du folklore slovène s a
emprunté la bonne vole a peine au commencement du XX° siècle. La est la raison pour laquelle
11 a choisi Vann& 1920 comme point de depart de son rapport, car c'est depuis lors que se fait
sentir ractivité de deux des représentants les plus marquants de rétude réaliste s du folklore
slovéne : K. Stakelj et M. Murko. En quoi consiste cette direction réaliste, c'est ce que l'on
apprend des appreciations admiratives portées sur ractivité d'Ivan Grafenauer, slaviste et
germaniste, historien de la littérature et linguiste, qui utilise ces disciplines dans la recherche
ethnographique considérée surtout comme une histoire de la culture populaire. Pareillement,
V. Novak nourrit de l'estime it son egard du fait que contre la these de A. Götze et J. Meier
relative it une distinction entre les e chants primitifs , des peuples A l'état de nature et le chant
populaire * des peuples civilises, I. Grafenauer établit, grace aux faits ethnographiques, qu'il
n'y a pas de difference entre eux *. Citant rétude dont France Kotnik a fait précéder son recueil
de prose populaire slovene, rauteur souligne que ce dernier e tire au clair le fond historique et
local des ares relevant du domaine des mythes, et de celui des contes, qui apparaissent dans ces
récits s. Pour le reste V. Novak est d'avis que traiter scientifiquement le folklore consiste a le
recueillir fidelement, it réditer avec appareil critique, a en indiquer les variantes, i determiner
l'origine, culte ou populaire, des différentes creations orales et de leur circulation d'un peuple
is l'autre, a l'aide de la méthode du folklore compare.

Les travaux des folkloristes cites par V. Novak mame quand il n'a en vue que la crea-
tion orale des Slovenes peuvent etre utiles dans une large mesure aux spécialistes du folklore
des autres peuples balkaniques, par suite des étroites relations politiques et culturelles de ces
derniers ti travers leur hi stoire. De la tres longue enumeration d'auteurs et de travaux dont four-
mille ce bulletin, nous choisirons de preference les moments qui trouvent un parallelisme dans
le folklore roumain.

C'est ainsi que nous signalerons les etudes du slaviste Alojzij Res et de l'historien de la
littérature France Kidrid i propos des prémisses et de revolution du concept de folklore chez les
romantiques slovenes. Les etudes d'Ivan Grafenauer au sujet de la ballade populaire Lepa Vida
et du thème du e Maure s qui repose i sa base, sont tres utiles, car des histoires de jeunes filles
enlevées par des Turcs ou des Tartares, oh de femmes séduites sur le vaisseau de re Arabe s, ou
encore de celles qui préfèrent se jeter dans le Danube ou dans la mer plut8t que de devenir escla-
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ves, ne sont par rares non plus dans les chansons épiques roumaines du genre de Kira, Ilineufa
$cuulrului, etc. Si la ballade slovane Lepa Vida reflete, d'apres les recherches de I. Grafenauer,
des circonstances des environs de la Méditerranée, datant des IXeXIe sacks, notre cycle danu-
bien si étroitement apparenté à celui des Serbes et des Bulgares reflete des événements
historiques bien plus tardifs, des XV XVII` siecles, qui se sont déroulés à proximité du grand
fleuve. De meme, si les ballades akritiques grecques dont parle St. Kyriakidés dans d'autres etu-
des ont leur source historique dans les escarmouches de frontière, à l'Euphrate, entre Byzantins
et Sarrazins, le cycle h&c:Ague du Danube: regarde des luttes beaucoup plus récentes des peuples
de ses bords avec les Turcs, notamment au voisinage de cette artere.

.Le travail consacré par Gregor Cremoanik a la chanson militaire slovene * présente lui
aussi un large interet, car il determine e les événements historiqucs de revolution de Farm&
et de la guerre qui ont trouvé leur expression * dans cette chanson. La méthode du folkloriste
slovéne qui essaye de dater les differents chants à l'aide de details relatifs it l'uniforme, it
l'armement, aux drapeaux, etc. qu'on y retrouve est pleine de suggestions aussi pour l'étude
de nos chansons de soldats. Tout aussi intéressante pour les folkloristes des peuples ballcaniques
s'avere de meme l'étude du meme auteur sur les gens du peuple notamment sur les chanteurs
et les poétes issus des rangs des paysans slovénes qui ont écrit, compile ou copié des livres
populaires.

L'introduction de Jakov Kelemina it la prose populaire slavonne etude d'un type Outfit
comparatiste est suggestive pour la façon dont elle range en systeme les récits populaires,
systeme propose sur le modele de celui de Tylor, lequel a Asa base les principaux personnages des-
dits récits. Dans ses etudes sur la prose populaire slovene, Ivan Grafenauer applique une tots de
plus sa méthode historico-culturelle qui lui permet de suivre les différentes couches historiques
de cette prose. Son etude sur les croyances slovanes relatives aux fees qui prédisent au nouveau-ne
son destin (e ursitoare s en roumain) offre maintes contingences avec nos preoccupations dans ce
domaine et plus d'une erudite digression comparative dans le folklore universel. Les recherche&
de I. Grafenauer et celles de Milko Mataetov au sujet des légendes slovenes axées autour de la
figure historique du e kral [roil Mathias * ouvrent des perspectives nouvelles k l'étude parallele
du cycle similaire roumain, celui des traditions se rattachant it Etienne le Grand avec lequel
elles présentent des motifs communs, comme celui du glaive du héros enfoui sous terre ou celui
de la vierge, adroite et pauvre, qui sait gaper l'estime du heros et s'en fait épouser.

Signalons encore pour rinteret qu'il présente pour les folkloristes des peuples ballcaniques
le travail de Sergij Vilfan sur les institutions sociales et juridiques, telles qu'elles se refletent dans
la creation orale slovane, ainsi que les etudes de Milko Matidetov sur l'état actuel du récit chez
les Slovenes.

Le rapport de V. Novak contribue par consequent non seulement it nous informer alb
sujet de la creation orale de l'un des peuples de la communauté historique des Balkans, mais
aussi à développer un fécond échange de vues relativement à l'étude du folklore de chacun de ces
peuples.

Ovidiu Papadima

KORDATOS, IANIS, Histoire de la liliérature néo-grecque de 1453 It 1961, Preface de Costas Var-
nails, Athanes, 1961, 446 p.

A l'encontre des histoires littéraires précédentes, de Dias Vutieridis, Aristos Kambanis, K.
Th. Dimaras et Glaucos Alithersis, Tanis Kordatos entreprend l'étude du développement de la
littérature neo-grecque sur la base de la méthode de recherche marxiste, l'auteur insistant sur les
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conditions politiques, économiques et sociales dans lesquelles ont été con gues les ceuvres étudiées
et en fonction desquelles il analyse leur contenu. La méthode utilisée conduit it des conclusions
nouvelles et intéressantes, différentes de celles des historiens et critiques littéraires connus jus-
qu'ici, dont les analyses et les interprétations sont toujours stéréotypées.

Les problèmes trait& sont les suivants : Poésies politiques créées pendant les deux pre-
miers siécles de la domination turque ; Littérature cypriote et rhodienne ; Littérature crétoise
ancienne ; Littérature grecque des années qui ont suivi la chute de Constantinople ; Période de
transition. Recherches spirituelles et orientations venues de l'extérieur ; Chants populaires ;
L'évell national et Rigas Velestinlis ; La lutte des idées ; La littérature néo-grecque des années
d'avant la Révolution de 1821; Le problème de la langue avant la période de 1821 ; Le théAtre
néo-grec dans les dernières années d'avant la Révolution ; La lutte ; Andréas Kalvos ; Dionysios
Solomos. Coup d'ceil critique ; Les écrivains phanariotes et le romantisme ; L'école athénienne ;
L'école de l'Heptanèse ; Les premiers prosateurs ; Les concours poétiques et la critique ; La
nouvelle école d'Ath6nes ; Le problème de la langue et la nouvelle offensive du démoticisme;
Les premiers pallikares de Psycharis ; Le théAtre néo-grec des années qui ont suivi la révolution
de 1821 ; L'intluence du mouvement ouvrier sur la poésie ; L'orientation de la prose vers la des-
cription des moeurs ; Le mouvement démoticiste et les remous spirituels du début de notre
siècle ; Costis Palamas et la critique de son ceuvre ; Les écrivains rouméliotes contemporains de
Palmas; Les derniers écrivains de l'Heptanèse ; Remous et tendances nouvelles de l'Ecole
athénienne ; La prose aux environs des premières années de notre siècle ; Les écrivains groupés
autour de la revue a Numas E

Le volume s'achève sur la présentation de la revue e Numas o qui, surtout entre les années
1907-1917, fut une tribune du haut de laquelle retentirent les idées socialistes et progressistes
et la seule revue qui ait fait preuve d'esprit combatif.

Parmi les problèmes posés par le regretté Kordatos, nous mentionnerons en premier lieu
celui de la périodisation de la littérature grecque. Tanis Kordatos ne recherche pas les débuts
de la littérature néo-grecque dans l'ancienne Hellade ou it Byzance, se distinguant de la sorte
nettement de ceux qui ont soutenu et soutiennent encore cette théorie.

Il considère que les débuts de la littérature néo-grecque datent pourtant du XVIII`
siècle, ce qui nous semble justifié, puisque aux deux premiers sacks de la domination turque
la Grèce continentale gisalt dans le marasme. Des milliers de Grecs avaient pris le chemin
de l'Italie, de la France, de l'Autriche, de la Hongrie, des Pays-Bas, des Pays roumains et
de la Russie.

Les ties Ioniennes et l'ile de Cr6te faisaient exception a cette situation. Mais le hasard
avait voulu que les Grecs qui s'étaient expatriés n'aient pas mis leurs ceuvres au service du peu-
ple, mais it celui des Grecs instruits et du clergé. C'est pourquoi leurs ceuvres n'ont eu aucun écho
dans la conscience des masses du peuple. Ainsi, alors que les pays d'Occident étaient it l'aube
du capitalisme, en Grèce persistait encore l'économie en circuit fermé, les produits ne satisfaisant
que les besoins du marché interne. L'existence de l'homme se déroulait en stricte dépendance
des éléments de la nature (Introduction, p. 19). Cette dépendance conférait aux masses un sen-
timent d'impuissance, d'insuffisance, ce qui les détermina it diriger leurs regards et leurs espoirs
vers des puissances divines, surnaturelles. Une autre idée développée dans I's Introduction o
est celle du r6le du Patriarcat constantinopolitain, considéré par certains érudits comme le
sauveur de l'hellénisme. a Bien des ¡mats grecs déclare Kordatos ont soutenu que le Pa-
triarcat cecuménique est celui qui a maintenu vive la flamme de l'hellénolAtrie par l'entremise de
l'Ecole du Patriarcat, ainsi que par les autres écoles qu'il avait créées s. Mats l'auteur réduit le
r6le du Pafriarcat it ses véritables proportions de défenseur de la tradition chrétienne orthodoxe,
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contre le credo et l'offensive catholiques. Cette perspective n'empache pas Kordatos de reconnattre
l'attitude nettement patriotique et progressiste de certains ecclésiastiques (p. 20).

Sur la ligne de la reconnaissance de l'apport des facteurs progressistes, l'auteur situe
dans une lumiere nouvelle des personnalités telles que Démétre Catargi ou Photiadis, parvenu,
en Valachie, au rang de grand logothete, précurseur du courant psycharien pour l'introduction
de la langue du peuple comme langue littéraire, it la place de la o katharevousa * qui freinait
la democratisation de l'enseignement et de la culture en Grece. Démetre Catargi ou Photiadis,
né vers 1720-1725 a Constantinople, bien qu'éduqué dans les traditions créatrices qu'il avait
reçues dans l'aisance de sa famille, fut influence par l'illuminisme franeais et par les encyclopé-
distes. Son ouvrage provoqua un vif intérat. 11 élabora une métrique néo-grecque, une gram-
maire du grec ancien en grec nouveau et une grammaire de la langue néo-grecque (p. 116).

Mettant en valeur les &mares etudes, telles que celles de G. Leos concernant Athanase
Psalidas, Kordatos présente ce dernier comme un adversaire decide des idées révolutionnaires
françaises et des démocrates grecs de Trieste, dont il poursuivait l'extermination.

Dans le chapitrc intitulé el'Histolre de la littérature néo-grecque des années d'avant
la Revolution de 1821*, il étudie les ceuvres des écrivains enregimentés dans la fameuse o He-
tairie o, dont l'activité littéraire et conspirative s'est déroulée et s'est fait sentir dans les Balkans,
tels que Pandotis Andronicos, Stephanos Canellos, K. Kokinakis.

L'evolution de la nouvelle néo-grecque est étudide en tenant compte des conditions nou-
vellement créées a la prose néo-grecve (chap. 25). Comme on le salt généralement, la prose néo-
grecque s'est developpée independamment de la poésie qui s'était orientée vers le romantisme.
Les écrivains renoncent a s'inspirer de l'histoire, s'intéressant aux aspects de la vie contempo-
raine. C'est le chemin que prennent Démetre Vikelas avec Loulcis Laras, Georges Drosinis,
Arghyris Ephtaliotis, Ianis Psycharis, Michel Mitzakis. Drosinis est attire par la vie de province.
Arghyris Ephtaliotis s'impose a l'attention par ses Contes insulaires, Ianis Psycharis suscite l'in-
térat ave9 Le rgve de Ghianiris (1898), La vie et l'amour dans la solitude (1904). Un nouvelliste de
valeur Tst Michel Mitzakis (1868-1916), disciple du réalisme en Grece, écrivain de talent et done
de beaucoup d'esprit critique ; progressiste du point de vue des sujets qu'il traite, il s'avere retro-
grade en ce qui concerne le probleme de la langue, son opinion étant que les écrivains ont la
liberté de creer leurs ceuvres dans une langue quelconque, que les lecteurs sont obliges de compren-
dre. L'écrivain se bornait a cette affirmation, sans approfondir les choses. Il soutenait que la
langue est o un probleme d'idiosyncrasie littéraire, ce qui, finalement, signifie que chacun peut
écrire comme il a envie s. En 1892 il fit meme parattre une brochure sur les problem es de la langue
en Grece. Bien qu'il fat un adepte de l'anarchie dans le probleme de la langue, il ressort des
pages &rites par lui en langue populaire qu'il était un veritable esthete. Son ceuvre lyrique en
prose La Sainte-Vierge aux grands yeux et quelques autres morceaux produisirent une forte emo-
tion esthetique. n n'a pu parachever son ceuvre it cause d'une maladie psychique ; A partir de
1896 ses facultés intellectuelles ne le servirent plus pour creer.

Apres avoir passé en revue l'ceuvre d'Em. Lykoudis (1849-1925) et Ioanis Damverghis
(1862-1928), l'auteur soumet a une critique minutieuse l'ceuvre d'Alexandre Papadiamandis,
considéré jusque récemment comme le coryphée de la prose néo-grecque , et dont le trait carac-
téristique est l'attachement it la tradition religieuse byzantine. Dépourvu d'idéal, se contentant
de peu, Papadiamandis peina durement, faisant des traductions des langues modernes et &A-
vant des contes. 11 vendait aux journaux tous ses produits littéraires dit Kordatos e pour
un plat de lentilles * (p. 333). Kordatos dévoile mettle le fait que l'écrivain Tanis Vlachoianis lui
arracha son ouvrage l' Histo ire de la révolution grecque de Finlay, traduite en grec, pour une somme
infime. Sur Papadiamandis, Kordatos est d'avis que son attitude d'isolement, diamétralement
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opposée aux intérels de la société gut lui imposait de servir ses intérets, ainsi que Pattachement
A l'égard des traditions religieuses, sont des elements retrogrades qui empdchent de lui conférer
le titre de chef spirituel de la littérature neo-grecque (p. 339-340).

Un chapitre qui suscite un intéret particulier est celui intitulé o La lutte * (p. 164-171),
consacré it la littérature populaire créée pour soutenir la lutte révolutionnaire de 1821, et repre-
sent& par Panaiotis Kalas de Dimitzana, Théodorakis Grivas, Kolokotronis, Macryianis.

Le chapitre XXIV, intitulé o L'influence du mouvement ouvrier sur la poésie * (p. 326
330), nous fait découvrir que la premiere poésie reflétant les remous des masses ouvrières appar-
tient it K. Zisios et qu'elle a paru en 1876 dans une revue (4 L'ouvrier *) d'Athenes. Dans les
rangs des poètes sympathisants du mouvement ouvrier it ses débuts, se trouvent Basile Doudou-
mas, originaire de Patras, Cléantis Triandaphilou, Dinos Theotokis, K. Hagiopoulos, Rigas Gol-
fis, C. Varnalis, C. Paroritis. Bien des poésies de Basile Doudoumas, d'un contenu mobilisateur,
étaient récitées aux fetes ouvrieres et ont vu la lumare de l'imprimerie dans la revue 4 La lumière *,
it Patras (1859).

Parmi les points de vue nouveaux qu'il établit sur bien des problemes, le livre de Kor-
datos, qui est une etude aux perspectives larges, animée d'un puissant esprit coMbatif, nous
permet d'acquérir une vue d'ensemble du développement de la littérature néo-grecque, ainsi que
de ses rapports avec le développement culturel des autres pays balkaniques et du sud-est de
l'Europe.

Maria Marinescu-Himu

Haeecmus tact reoepay6csus uncmumym, o Bulletin de l'Institut de Géographie *, tome V,
1961, Editions de l'Académie bulgare des Sciences, Sofia, 1961, 224 p. RharapcHa
aHageman Ha Haymrre. OTHeneHHe ea reoHorligecHH reorp4cHH nayEE (Aca-
démie bulgare des Sciences, Département des sciences geologiques et géographiques).

Ce bulletin comprend, presque dans une mesure égale, des etudes de géographie physique
et de géographie économique, avec un article nécrologique (l'academicien Strachimir Dimitrov)
signé par le professeur I. Gylybov.

La partie de geographic physique débute par un article du géomorphologue soviétique
In. A. Mestériakov, Les surfaces d'aplanissement polygénétique et leur importance darts l'analyse
des mouvements néotectoniques. En se fondant sur des recherches effectuées sur le terrain par
l'Institut de géographie de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. dans la region de la Volga
inférieure, on arrive it la conclusion qu'on peut y dénombrer au moins quatre surfaces d'aplanis-
sement (pliocene supérieur, pliocène inférieur miocene supérieur, paléogène, crétacé).
Toutes ces surfaces déformées se trouvent entre 600 m et pour la surface paléogène
500-600 m au-dessous du niveau de la plaine caspienne.

Les résultats obtenus permettent it l'auteur de faire certaines generalisations : toutes
les surfaces d'aplanissement sont polygénétiques ; elles se Torment surtout dans la zone labile
située entre la terre et la mer et sont dues A une longue activité de compensation presque
totale des processus endogènes et exogènes. Les etudes sur les deformations post-o.rogenes
de ces surfaces doivent commencer par l'élaboration de cartes de la structure géomorphologique.
L'article comprend quelques cartes de ce genre.

La seconde etude appartient it Ion Wedulescu : Observations sur la glomorphologie de
la ate roumaine de la mer Noire. On insiste dans l'étude, qui a fait l'objet d'une communi-
cation presentee par l'auteur it Sofia, sur la géomorphologie du liman de Tatlageac.

Dans l'article Le loess et les formations Icessoldes delimities par les vallées de Placer et
de l'Ogosta etude analytique effectuée sur le terrain l'auteur, Tz. Mikhallov, différencie
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trots types de lcess (lcess typique à faible contenu de sable, lcess légérement argileux et lcess
argileux) et trots types de Icessoldes (dans les zones de partage des eaux, sur les versants et
sur les alluvions). Différents horizons de lcess sont également indiqués sur la verticale. En se
fondant sur des analyses granulométriques et qualitatives on dénombre : des aleurites éoliennes
aux approches du Danube ; plus au sud, des aleurites torrentielles et fluviales provenant des
Balkans ; enfin, sur les versants des vallées du Skot et de l'Isker, des formations de lcess
resultant des accumulations diluviales, proluviales et alluviales.

Dans une etude, complétée par une carte à l'échelle de 1/600 000, sur les caractéristiques
générales de l'écoulement moyen des eaux en Bulgarie, R. Russev utilise des données de la
période 1936-1955, afin d'établir Le volume de l'écoulement mogen annuel des riviares de Bulgarie
et certaines caractéristiques de ces écoulements, telles que l'alimentation de l'écoulement
la répartition territoriale mensuelle du coefficient d'écoulement dans la variation annuelle de
l'écoulement moyen. La recherche hydrographique est intégrée dans le complexe des facteurs
physico-géographiques influent sur l'écoulement. Pour l'hydrographie roumaine, non seulement
le texte, mais aussi la carte comparée à celle de l'écoulement pluviannuel de la Monographie
g-rographique de la R.P.R. sont d'un intéret particulier.

Tout aussi intéressantes sont les etudes de geographie économique.
Dans son article Sur quelques problarnes de la répartition économique de la Bulgarie,

E. B. Valev prend comme point de depart la situation géographique propre à la Bulgarie et
poursuit son reflet dans la nouvelle répartition des forces de production de ce pays. D'accord
1 it-dessus avec la plupart des géographes bulgares, il envisage dans la R. P. B. 6 regions
géographiques-économiques : 3 au nord et les 3 autres au sud des Balkans. Compte tenu
des recherches en cours, l'auteur est d'avis que la solution proposée actuellement ne saurait
etre considérée definitive. Mine s'il en est ainsi, le besoin d'une esquisse des 6 regions géogra-
phiques économiques se fait sentir.

Dans l'étude signée par I. Zafarizev et Gh. Gherozov, L'exploitation agricole du fonds
agraire en Bulgarte, on poursuit et explique la répartition du fonds agraire par unites admi-
nistratives économiques et on propose quelques solutions pratiques en vue de l'accroissement
du pourcentage des terrains exploités lesquels représentent aujourd'hui 54,51 % du fonds
agralre total du pays : L'organisation d'une mise en valeur rationnelle des terrains aura pour
consequence la mise à jour de reserves appréciables qui contribueront à augmenter la productioh
agricole

Dans leur article sur Le problème du cléveloppement et de la réparlition giographique
des raffineries de sucre en Bulgarie, V. Valev et N. Mitchev montrent que la production de
sucre est passée, en R.P. de Bulgarie, de 32 000 t par an avant la nationalisation, it 156 000 t
en 1959/60 et qu'elle depassera 332 000 t en 1970. On reléve toutefois que la durée de la
campagne est trop longue (113 jours) et que les terrains où l'on cultive la betterave à sucre
sont trop éloignés des raffineries. L'auteur préconise la construction de raffineries de capacite
moyenne (de 1 500 à 2 000 t de betterave à sucre par jour) dans le voisinage des champs de
betterave (surtout dans le Nord de la Bulgarie, où l'on rencontre les conditions les plus favo-
rables 4 la culture de la betterave à sucre).

V intild M ihdilescu
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Linguistique

PETROVICI, E. Etgmologie du topongme V 1 RCIOROVA., Studia Universitatis Babe§-
Bolyai *, series IV, fasc. 2, 1961, Philologia, p. 7-12.

Vtrciorova est le nom de deux villages, de deux ruisseaux et d'une for6t, tous situ& dans
la région sud-ouest de la République Populaire Roumaine (districts de Caransebe§ et de
Turnu-Severin). Le nom est d'origine sud-slave, Vrcarevo ou Vrcareva, d'un adjectif possessif
dérivé de vrcari, vruci pot 11.

L'auteur formule quelques importantes conclusions au sujet des idiomes parlés par les
Slaves qui vécurent dans la région de Vtrciorova: le terme vrcari a pu exister aussi bien dans
l'idiome des Slaves qui avait les réflexes u, e, g pour le si. comm. o, e, dj, que dans celui
les m6mes sons ou groupes de sons du slave commun étaient représentés par in (tm), ea, jd,

(1j, kt). L'isoglosse des deux idiomes slaves traversait la région oil se trouve le toponyme
Vtrciorova.

I. P.

BACESCU, MIRIAI C., Pdsdrile In nomenclatura f i viala poporului romtn [Les oiseaux dans
la nomenclature et la vie du peuple roumain], Editions de l'Académie de la Répu-
blique Populaire Roumaine, Bucarest, 1961, 441 p., 38 figures et 5 planches.

L'ouvrage de M. C. BAcescu renferme dans sa première partie un index des
noms populaires d'oiseaux recueillis à travers la littérature roumaine et complété à l'aide
de termes nouveaux recueillis par l'auteur ; puis, des considérations critiques portant sur la
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pseudo-nomenclature roumaine en matiére d'ornithologie. La seconde partie s'attache ol des
considérations portant sur les oiseaux plus largement répandus et mieux connus du peuple
roumain. Quant A la troisiéme partie, elle montre les rapports existant entre l'homme et
les oiseaux du point de vue pratique, ainsi que le reflet que les volatiles ont laissé dans la
poésie et Fart populaire roumains. La fin renferme une bibliographie détaillée, un index des
localités enquAtées et une liste alphabétique des noms latins des oiseaux de la République
Populaire Roumaine, accompagnés de leurs principales appellations populaires. C'est lio un
ouvrage bien composé et d'une sérieuse documentation et appelé A rendre des services non
seulement aux naturalistes, mais meme aux linguistes, aux ethnographes, etc.

R. M.

RUSSU, I. I., Dacius Appulus, Contribulie la onomasiica traco-dacicd f i illird [Contribution
ii l'onomastique thraco-dace et illyrienne], dans Acta Musaei regionalis Apulensis o,
Studii si Comunicari, IV, 1961, p. 85-95 (avec un résumé en français).

Appulus est un nom de tribu dace attesté par la poésie Consolatio ad Liviam, v. 387.
II se trouve i l'origine du nom de la localité Apulunt (Alba-Iulia). Sa ressemblance avec le
nom de la population messapienne des Apuli, en Italie méridionale, n'est pas due lo un rapport
direct, mais it la dérivation d'un seul et meme thème indo-européen, qui, selon l'opinion plau-
sible de l'auteur, devrait 8tre apel-apol 4 force s, o puissance s. L'épithéte de s forts s, a bra-
ves o, pour le nom d'une vieille population d'origine indo-européenne n'est que dans l'ordre
normal des choses.

R. V.

Archéologie, Historie

ZONTSCHEW, D., Der Goldschatz von Panagjurischle, Berlin, 1959, Deutsche Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion ftir Altertumswissenschaft, 16, 22 p.
et des planches contenant 72 photographies en couleurs, prises par Helga Reusche.

Cet ouvrage du regretté savant bulgare DimitAr Tzontcheff, qu'une mort soudaine vient
d'arracher A la science archéologique, est un splendide album consacré au fameux trésor décou-
vert en 1949, prés de la ville de Panaghiourishté, en Bulgarie et conservé actuellement
au Musée de Plovdiv. Les neuf vases en or qui composent cet ensemble archéologique (quatre
rhytons, trois oenochoés anthropomorphes, une amphore et une phiale), sont, par l'exubérance de
leur décor figuré, /eur travail minutieux et précis et /eur art raffiné, autant de chefs-d'ceuvre
de la toreutique hellénique. Leurs détails sont si nombreux, si Micas et si savamment ciselés,
qu'il fallait une technique toute spéciale pour en rendre une image graphique satisfaisante. C'est
ce que le présent volume, avec ses nombreuses planches en couleurs, a parfaitement réussi. Le
texte contient des renseignements essentiels sur les circonstances de la découverte, une descrip-
tion exacte des vases, une interprétation sommaire des scènes représentées et un bref exposé du
probléme de la date (D. Tzontscheff s'est occupé plus amplement de ce trésor dans
B. Svoboda D. Condev, Neue Denkmdler antiker Toreutik, Prague, 1956, p. 115-172 et pl.
IXX). Selon lui, il s'agirait d'une production de l'art grec de la seconde moitié du IVe
siécle av.n.ère, devant provenir d'un important centre de civilisation hellénique de l'Attique
ou de l'Asie Mineure, et qui aurait appartenu A un prince thrace.
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OGNENOVA, LJUBA, Les fouilles de Mesemhria, dans Bulletin de correspondance belle
nique e, 84, 1960, P. 221-232.

Apres un court historique des fouilles pratiquées avant 1956 dans ce vieux centre de
rantiquité balkanique, l'auteur présente le résultat des recherches entreprises de 1956 A 1959
2) Découvertes de l'Age du bronze confirmant A son avis l'origine thrace du nom de la
vine et l'existence d'un établissement thrace préhellenique ; 2) Etude stratigraphique des
étapes historiques du développement de la ville : le premier niveau appartient au VI' sack ;
les autres, Undies également, s'étendent jusqu'A l'époque romaine ; 3) Signalement de l'exis-
tence d'un temple dédié it Zeus et A Hera A la suite de la découverte d'un bothros du V' sack
av.n.e.

P. A.

SALVIAT, FR., Le bdtiment de mane du theatre de Thasos, dans Bulletin de correspondance
hellénique e, 84, 1960, p. 300-316.

Cette etude confirme une fois de plus la large vogue dont a joui dans Fespace balkanique
le culte des divinités d'origine thrace. L'auteur se livre A l'examen de dent fragments d'enta-
blement dorique en marbre découverts A Thasos it la fin du siècle passe et portant la dédicace
[Auaticrrpctro; Ii68[L]aoç Aiovúa[cac], ainsi que de trois metopes représentant le cavalier
thrace, Dionysos A la panthere et un guerrier revetu d'une armure (ces pieces ne figurent
pas dans la liste des reliefs du cavalier thrace dressée par G. Kazarow, R. E. Suppl. III,
s.v. Hems, 1908, col. 1144 sqq.). H. Seyrig supposait que les deux fragments provenaient
d'un trésor construit dans le sanctuaire de Dionysos. L'auteur, apres examen d'une série
d'autres pieces architectoniques et des restes du theatre de Thasos, a abouti A l'intéres-
sante conclusion que lesdits fragments et d'autres encore proviennent du proskénion en
pierre du theatre, Mine au IIIe siecle ay. n.e. Les reliefs mentionnes précédemment
ne sont toutefois pas contemporains de la construction ni de l'inscription ; ils ont
été executes A peine au II de notre ere. L'apparition du cavalier thrace sur
un edifice de ce genre denote la popularité de cette divinité A Thasos. Un dernier detail : le
troisieme relief figurant un guerrier sous les armes est identifié par Fr. Salviat avec Ares sous
l'aspect que ce dieu revet sur certains reliefs de Thrace. On est done bien en presence, sur
ces sculptures, du cavalier thrace associé h Dionysos, it Ares et A une quatrieme divinité dont
/a metope s'est perdue.

P. A.

MIRTCHEV, M., Kam ebnpoca aa ilaCMOMO ma cemenemo ma cnumenume monemu [OA battait-
on les monnaies scythes 7], dans 4H13BeCTIIR Ha HapHeHcHoTo ApxeoHornliecHo
gpymecrrHo#, XII, 1961, Vana, p. 132.

Analysant la similitude existant entre une monnaie en bronze émise A Dionysopolis
(inédite ; collection du Musée archéologique de Varna) et une monnaie du roi scythe Kanites,
l'auteur renforce l'opinion que les monnaies des souverains scythes ont été frappées dans les
villes grecques du littoral de la mer Noire, entre autres i Dionysopolis.

D. C. G.
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ERNOUT, A., Sur une inscription métrique, dans Studii Clasice *, II, Bucarest, p. 73-76g

Intéressantes observations relatives lt l'inscription découverte à Corinthe en 1926 et
republiée par A. Degrassi dans un recueil d'inscriptions latines (Inscriptiones Latinae
Liberae Rei Publicae, a cura di Attilio Degrassi, Florence, 1957).

L'inscription (le no 342 de Degrassi) de 10 vers (distiques élégiaques) glorifie les exploits
du proconsul Marc Antoine qui, à son retour en Cilicie en l'an 101, franchit avec sa flotte l'is thme
de Corinthe.

V. T.

OGNENOVA, L., Eana moaawca om Ilaymanus [Une mosaique de Pautalia], dans
148BBCTIU1*, XXIII, Sofia, 1960, p. 231-236.

Cette mosaique a été découverte fortuitement en 1953 dans la ville de Kiustendil (l'antique
Pautalia). Elle enrichit la série des mosalques de cette localité. Sa composition unit l'élément
géométrique à l'élément floral. Elle utilise trots couleurs. L'exécution est celle de l'époque clas-
sique. Pour l'auteur, la mosalque en question date, en vertu d'analogies, de l'époque des
Sévéres (193-235).

D. V.

IVANOV, TEOFIL, Hamemuuqu om Ilayma4u.4 [Monuments de Pautalia], dans e ilimec-
TRH *, XXIII, Sofia, 1960, p. 205-228.

Présentation série de pièces archéologiques de l'époque romaine, découvertes, les
unes dans des fouilles assez anciennes et, les autres, par hasard dans l'actuelle ville de Kius-
tendil. Outre les menus objets de l'inventaire, on retiendra une intéressante mosalque multi-
colore datée par l'auteur de la première moitié du IV* siècle de n.6., quelques éléments archi-
tectoniques dont une architrave en marbre, de style corinthique, à inscription (aujourd'hui
disparue) sur métal, un relief mithriaque et un vase en céramique à décoration appliquée,
remontant au He 111e siècle de n.b. Les problèmes d'histoire abordés par l'auteur sont
d'intérdt local.

D. V.

KERBNYI, ANDRAS, Viminaciumban vert antoninianusok [Antoniniani frappés à Vimina-
cium], dans Folia archaeologica s, XIII, 1961, p. 81-93.

La publication d'un trésor de monnaies romaines en argent du IIIe siècle de n.6., trouvé
11 y a assez longtemps au voisinage de la ville de Szalacska, permet à l'auteur d'apporter cer-
taines précisions à propos des antoniniani frappés à Viminacium (Cosolets). Passant en
revue les différents points de vue y relatifs, A. Kerényi dresse une liste d'antoniniani que l'état
actuel de la recherche permet d'attribuer à l'ateller monétaire de Viminacium.

R. P.
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Té gpyov 'its 'ApXcctoXoraci5g `Eroit.pecc; xoerec rò 1960, initteXeíqc A. K. '0Ackv8ou, yevocoU
ypaiLiAccricoç rilç 'Apxociaoyncij;-`ErctipzEccç [Activité de la Société Archéologique en
1960. Par les soins de A. Orlandos, secrétaire général de la Société], Athènes,
1961, 255 p.

Présentation des résultats enregistrés par les 39 chantiers arehéologiques ouverts
au cours de l'année 1960 en divers points de la Gréce, sous la direction de la Société Archéolo-
gigue d'Athènes (p. 5-219). La seconde partie du rapport expose les travaux d'anastylose mis
en ceuvre pour la conservation de certains monuments antiques (p. 220-228) et byzantins
(p. 228-250), etc.

I. B.

IAZDZEWSKI, K., Wzajemng stosunek elementáw siowiadskich i germadskich w Europie irod-
kowej w czasie od najicia Huntiw al do usadowienia sie Awar6w nad Dunajem irodkowym
[Rapports des éléments slaves et germaniques en Europe centrale depuis l'invasion des
Huns jusqu'it l'établissement des Avars sur le Moyen Danube], dans il Prace i Materialy
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi, Seria Archeologiczna lo, Lácit,
5, 1960, p. 51-77.

L'artie.le du professeur Iaidtewski traite la méme question que le travail de Faced&
micien Tymiemiecki, (v. notre revue No 1, 1963) it cette différence prés que la présente ètude
se livre outre une nouvelle interprétation de deux passages célèbres de Jordanès et de
Procope notamment it des considérations d'ordre archéologique, la période sur laquelle elle
porte étant d'approximativement trots siècles plus récente.

Au début K. Iaidtewski constate le manque d'informations de certains chercheurs
occidentaux et scandinaves (remarquables du reste A bien d'autres égards) quant aux décou-
vertes archéologiques des 25 dernières anides. Ce qui contribue It maintenir l'opinion erronée
de l'existence d'un vide dans la documentation relative aux Slaves des territoires situ& A l'est
de l'Elbe, pour les amides 600 it 900 de notre ére. Un autre point de vue inexact consiste it
conditionner l'expansion des Slaves vers l'ouest et le sud par l'établissement des Avars sur le
cours moyen du Danube et sur la Tisa.

L'auteur esquisse ensuite la situation géographique de l'espace carpato-danubien et des
régicms avoisinantes au début du Vle sack de notre ère, en se fondant sur les informations laissées
par Jordanas. II souligne A cette occasion l'existence d'une nombreuse population slave au nord
du Danube., attestée par les multiples invasions enregistrées dims la Paninsule des Balkans entre
les années 520 et 558. Proposant une traduction audacieuse du passage bien connu e iuxta quo-
rum sinistrum latus... venetum natio populosa consedit (Jordanés, Get. V, 34) et donnant
une nouvelle interprétation au texte de Procope relatif au retour des Hérules en Scandinavie
{De bellis, VI, 15, 1-2), et tout en combattant l'itinéraire it travers la Roumanie proposé
par L. Schmidt le savant palonais déplace les s limites traditionnelles des contrées occupées
par les Slaves s. Pour lui, les Vénètes s'étendent jusque dans la région de la Porte morave ; on
trouve les Sclavanes au nord de la Moravie et méme plus au nord. La comparaison du matériel
archéologique méne aux mémes conclusions. Ce matériel consiste en sa majeure partie en eéra-
mique, trouvée dans divers établissements et eimetiéres de Pologne surtout celui de Bis-
kupin et de Moravie.

La conclusion qui synthétise la situation ethnographique des régions situées A rest de
l'Elbe depuis l'époque des grandes migrations permet it l'auteur de souligner le fait que depuis
la fin du IVe siècle et jusqu'au VII e sack il se produit un mouvement de retrait de la part
de l'élément germanique et un mouvement en avant de l'élément slave, du bassin de la Vistule
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et de l'Oder en direction de l'Ouest. Par suite de ce processus, l'afflux de monnaies d'or byzan-
tines cesse en Scandinavie comme cela ressort du récent travail de O. Klindt-Jensen selon
les régions, entre 475 et 520 environ et les derniers exemplaires trouvés proviennent des années
495-565. A cela certes ont contribué aussi la puissante expansion des Slaves vers le sud, dans
les régions du Danube, processus qui dure depuis le second quart du VIe siècle jusqu'it l'an 800rn
et l'apparition des Avars sur le Moyen-Danube en 568. Leur expansion ultérieure et l'affaiblis-
sement de l'Empire byzantin it la fin du VIe sack ont tari eux aussi le courant de Poi byzantin
vers la Scandinavie, mais la cause première et fondamentale demeure toujours l'expansion des
Slaves vers l'ouest. Quant A l'accroissement démographique, condition indispensable d'une
expansion de telles proportions laquelle est parfaitement explicable chez une population sé-
dentaire qui pratiquait l'agriculture depuis plus d'un millénaire il est prouvé par les multi-
ples nécropoles et établissements slaves attestés pour une période de plusieurs siècles dans les
régions situées au nord des Sudétes et des Carpates.

Les théories avancées par l'auteur sont illustrées è l'aide de 13 figures et d'une carte de la
situation ethnographique.

V. 11.

LIAPOUCHKINE, I. I., If eonpocy o ny.omypnom eauncmee c.aaenn, dans diccaemonanna
no apxeonornli CCCP (C6oronnt cTaTeit B neon. npocbeccopa M. H. ApTamonona»,
Leningrad, 1961, p. 203-209.

L'archéologue soviétique bien connu I. I. Liapouchkine, parfait connaisseur des anti-
quités slaves fait ressortir dans cet article la forte unité des monuments archéologiques slaves
de la haute époque, dispersés sur un territoire immense, qui s'étend entre le Don et l'Oder,
le centre de la Pologne et le sud du Danube.

L'unité de ces monuments datant de la seconde moitié du Ier millénaire de notre
ère se reflète dans le type de Phabitation, la céramique, les nécropoles, etc. Certes, il n'a
pas non plus échappé au savant soviétive les diverses particularités des phénomènes cultu-
rels attribués aux Slaves de la haute époque particularités qui sont en fonction, notamment,
de conditions d'ordre chronologique ou climato-géographiques. Mais, dans leur ensemble, ces
particulalités ne diminuent pas le caractère unitaire des monuments archéologiques.

La similitude des monuments archéologiques attribués aux Slaves de la haute époque
est Millie, selon L I. Liapouchkine, non par des éléments isolés, dénués de signification et en
quelque sorte fortuits, mats par des caractères essentiels que l'on saisit dans toute une série
d'établissements et de nécropoles.

Selon l'opinion de Varchéologue soviétique, l'unité des civilisations matérielles de
certaines populations disséminées i travers un vaste espace géographique petit s'expliquer a
Paide des raisons que voici : existence prolongée de relations économiques étroites, unité
politique du territoire considéré, unité ethnique de la population de ce territoire, etc.

Quant A l'unité de la civilisation matérielle des Slaves de la haute époque, elle serait
plutat le résultat de la longue cohabitation des populations respectives sur un territoire assez
réduit et bien déterminé.

I.I. Liapouchkine estime que c'est seulement ainsi que l'on peut expliquer le type de l'habi-
tation (cabanes it demi souterraines) et le rite funéraire (incinération, i urnes exécutées it la
main), qui sont communs i tous les Slaves.

www.dacoromanica.ro



7 NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 645

Les caracteres généraux des monuments archéologlques slaves jusqu'au Xe siècle per-
mettent au professeur de Leningrad d'exprimer son opinion, selon laquelle le moment cal com-
mence la diaspora des tribus slaves se situe approximativement au milieu du Ier millénaire de
notre ere.

C'est le point de vue auquel se sont arretés aussi certains linguistes, qui fixent le
moment de la dissociation de la langue slave également vers le milieu du meme millénaire.

Plus loin, I. I. Liapouchkine attire l'attention sur le fait que ses assertions relatives
l'unité des monuments archéologiques slaves de la haute époque ne concernent que les Slaves

méridionaux, ceux de la sylvo-steppe. Par Slaves du sud on entend tous les Slaves qui se sont
répandus en Europe dans une zone delimitée au nord par la sylvo-steppe (cette limite pro-
long& passerait aussi au cceur de la Pologne).

I. I. Liapouchkine s'est garde de se livrer à de plus amples considerations sur les Slaves
du nord aussi, cela, du moins jusqu'it present, faute de monuments archéologiques suscep-
tibles d'etre attribués avec certitude aux Slaves septentrionaux. Mais on peut d'ores et MA
affirmer, en se fondant sur les rares observations faites jusqu'ici, gull existe entre les monu-
ments archéologiques des Slaves du nord et ceux des Slaves du sud des ressemblances et aussi
des differences.

Ces dernieres se refletent surtout dans le type des habitations. Chez les Slaves septen-
trionaux, la maison de plain-pied est caractéristique.

Les differences des monuments appartenant aux deux groupes slaves sont en fonction
des conditions physico-géographiques qui existaient it la limite de la sylvo-stcppe et de la zone
des forets, à l'époque de cohabitation de tous les Slaves.

En conclusion, L I. Liapouchkine insiste sur le fait que, sans etre pleinement précisée,
la division des Slaves en Slaves méridionaux et septentrionaux d'apres les pieces archéolo-
gigues remontant à la seconde mottle du I" millénaire de notre ére, concorde en quelque
sorte avec les derniers resultats enregistrés par la linguistique.

Quant à la division des Slaves en orientaux, occidentaux et méridionaux, elle s'est pro-
duite, au plus tard, vers la fin du Ier millenaire de notre ere et resulte des importantes
transformations sociales, économiques, politiqucs, religict I( F, Cif.

Les problemes que souleve cet article ont aussi une importance considerable pour
l'archéologie roumaine.

Les resultats des recherches effectuées jusqu'ici en Roumanie confirment dans une
certaine mesure la justesse des theses de I. I. Liapouchkine. En effet, la civilisation materielle
des Slaves de la haute époque dans l'espace balkano-carpatique ne differe pas, dans ses
elements fondamentaux, de celle des Slaves des autres contrées d'Europe.

Mais il n'en est pas moins vrai que les memes monuments portent le seeau de parti-
cularités plus évidentes que partout ailleurs. Ceci est le résultat probable du contact direct avec
la population autochtone. C'est peut-etre pour cette raison que les Slaves du sud se sont indivi-
dualises un peu plus tet que les autres.

P. D.

PIGOULIEVSKAJA, N. V., Die byzantinische Diplomatie und die Araber (vor dem VII. Jahr-
handed), dans s Akten des XL Internationalen Byzantinischen Kongresses, München,
1958 1,, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1960, p. 458-465.

Les rapports des Ghassanides avec Byzance et leur organisation retiennent l'atten-
tion de la byzantiniste soviétique dans sa communication au Congres d'E tudes byzantines
de Munich.
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Les Ghassanides constituaient une union militaire de tribus, reposant sur de solides relations
gentilices, auxquelles étaient soumisles membres de chaque famille. L'armée était formée d'hom-
mes libres qui avaient leurs propres assemblées oil l'on observait de vieilles traditions tribales.
La vie nomade avait imprimé it ces Arabes un caractère combatif et une gran de mobilité. Leur
valeur militaire détermina Byzance ése les attirer comme fédérés pour la garde de ses frontares.
Au VI' siécle Aréthas, son fils Moundar et son petit-fils Niman se succédérent it la tète de
l'union ghassanide.

Sous Léon I", un autre chef arabe, Imrulkeis (Amork6s), joua un r6le important ; il passa
du camp des Perses dans celui des Byzantins. Désireuse de le maintenir dans sa zone d'influence,
Byzance lui décerna le titre de phylarque et de protopatrice, et lui envoya de nombreux
présents.

A l'époque de Justinien, Aréthas, le chef des Ghassanides, occupe une place bien plus
grande dans la politique orientale de Byzance, car il est l'allié des Byzantins dans leur guerre
contre la Perse. L'importance politique des Arabes dans les relations byzantino-perses se mani-
feste notarnment dans les nombreuses clauses du traité conclu en 561 entre les deux Puissances,
lequel fait l'objet d'une minutieuse analyse de la part de N. V. Pigoulievskaja.

Ledit traité met en lumière aussi l'importance du commerce caravanier pratiqué par-
les Arabes entre Byzance et la Perse.

Les prétentions toujours plus fortes des chefs ghassanides conscients du prix de leur appui
pour la sécurité des frontières byzantines, provoquèrent un conflit sous le règne de l'empereur
Justin II. Le résultat en fut le sac des territoires byzantins dont tout le système de couver-
ture fut désorganisé.

Le prix attaché it l'alliance ghassanide résulte aussi des ménagements avec lesquels
Constantinople traite les monophysites que soutenaient les Ghassanides. L'auteur se livre ?t.
toute une série d'appréciations sur le monophysisme qui dérive, selon elle, du point de vue idéo-
logique, du platonisme oriental. En tant que phénomène politique, le monophysisme a exprimé
les tendances séparatistes des provinces orientales et l'aide que lui accordèrent les Ghassanides
s'explique par leur désir de se maintenir indépendants de Byzance.

E. Fr.

SIOUZIOUMOV, M. IA., If eonpocy o6 oco6ennocrnss eeneauca u paaeumus y6eo8a.nuama a-
Buacuanuu, dans oBitaaninitcmit spemennmo>, XVII, 1960, P. 3-16.

L'auteur expose des opinions déjit exprimées dans d'autres de ses travaux, mais qu'il
étaye ici d'arguments nouveaux, dans le but de présenter une Conception unitaire de la
genése et du développement de la féodalité byzantine.

L'auteur estime qu'it Byzance le développement des relations féodales a parcouru trois
phases. La première est constituée de deux étapes. La première étape (324-602) voit les
nouvelles relations de production commencer i se frayer chemin. La place de la grande
économie domestique esclavagiste est occupée par la petite économie domestique individuelle,
de l'esclave possédant un pécule ou du colon. La petite propriété foncière libre croft éga-
lement. Mais, dans les limites de la superstructure esclavagiste, toutes ces tendances acquièrent
une nuance esclavagiste.

C'est it peine pendant la seconde étape (602-824) que, commence l'écroulement de la
grande propriété esclavagiste. Sa place est prise par les communautés de paysans libres, pro-
priétaires it titre individuel des lopins de terre et en indivision du pré communal, des forets
et des terres en friche. Les Slaves ont donné i cette communauté la cohésion fondée sur les
liens de parenté. Durant toute cette période, l'autorité de l'Etat et tout son catteux apparel]:
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se sont maintenus, l'Etat touchant de la part des paysans des communautés le surproduit
sous la forme d'imp6ts. L'auteur est d'avis que ceci ne saurait etre pris pour une rente
féo dale.

La classe dirigeante à Byzance n'était pas homogène, aussi les voles de féodalisation
ont-elles été différentes en fonction de la couche sociale qui réussit à mettre la main sur l'appa-
reil de l'Etat.

Au cours de cette étape l'aristocratie foncière s'efforce de s'emparer du pouvoir détenu
par le patriciat de Constantinople. Elle utilise à cette fin les masses dressées contre leur exploi-
tation par l'Etat et l'Eglise. C'est ce qui entraIna la consolidation de la petite propriété
foncière et renforça l'aristocratie des thèmes qui mit la main sur l'appareil de l'Etat.

Le deuxième stade est intitulé par l'auteur la monarchie féodale primaire. Durant la
première étape (824-1081), la peur des mouvements paysans fait cesser pour un certain temps
les luttes qui opposaient entre eux les éléments de la couche dirigeante. La grande propriété
foncière féodale se développe par suite de la victoire remportée sur les Pauliciens ; en meme
temps, les relations commerciales se développent.

A partir du X' siècle et surtout du Xr, l'antagonisme qui mettait aux prises le
patriciat constantinopolitain et l'aristocratie provinciale s'avive de plus en plus dans le sens du
développement du régime féodal. C'est pourquoi la communauté trouve appui dans le patriciat.
En invoquant le droit de préemption on essaye de freiner le développement de la grande
propriété fonciére provinciale. Mais le résultat est tout autre que celui escompté il se forme
au sein des communautés une couche de gros propriétaires fonciers qui, alliés à l'aristocratie
des thèmes, s'emparent de l'appareil de l'Etat. C'est ainsi que triomphe à Byzance la vole
carolingienne de développement de la féodalité.

A la seconde étape (1081-1204) les contradictions entre l'aristocratie foncière pro-
vinciale et les villes s'aggravent du fait de la politique d'alliance des empereurs Comnénes et
des vines commerçantes italiennes. Le morcellement féodal, typique pour le troisième stade.
empeche l'unification du pays, la création d'un marché national. Cette époque assiste au déve-
loppement de la production des marchandises dans les grands centres seigneuriaux, celle
notamment des produits agraires. Byzance devint ainsi un pays exportateur de céréales,
ne possédant pas une flotte propre et n'ayant point de conditions favorables à la formation
d'une bourgeoisie.

C'est It peine au XIV' sack que l'on observe la tendance qu'ont certaines villes de
mencr la lutte pour l'autonomie contre les éléments féodaux et les marchands étrangers.
Les éléments citadins ne furent soutenus que passagèrement par la direction centrale de l'Etat.
En raison aussi de leur faiblesse, la lutte prit fin par la victoire des éléments féodaux.

Le mouvement dirigé contre la domination économique étrangére revetit une forme
religieuse, anticatholique, ce qui permit aux chefs de la réaction d'en prendre la tete. La fai-
blesse des éléments progressistes et l'oppression des masses les mirent, aux heures décisives
de l'offensive turque, dans l'impossibilité d'opposer la résistance nécessaire.

E. Fr.

KOVRIG, I. et KOREK, J., Le eirnetière de l'époque avare de Csdka, dans Acta archaeologica
Academiae Scientiarum Hungaricae *, XII, 1960, p. 257-297.

La nécropole de CsAka a été fouillée en 1907-1913 par le Musée de Tim4oara qui avait
délégué â cette fin F. Méra et E. Orosz. Publiées d'une façon incomplète lors de
leur découverte, les 80 sépultures de ladite nécropole sont décrites cette fois en détail par les
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auteurs qui ont eu à leur disposition les anciens journaux de fouilles. La majeure partie de leur
étude renferme des observations relatives au rite funéraire et it la culture matérielle de la popu-
lation avare de la région de la Tisa et du Mure§ dans la deuxame moitié du vine sack et au
début du IX, époque it laquelle on date ce cimetière.

R. P.

MILTCHEV, AT., Paarconnu e Mute= earwax° om eampeumua epaa, npea, 1959. [Les
fouilles de Pliska de 1959 it l'ouest de la ville intérieure], dans a Apxeorforam>, Sofia,
II, 1960, n° 3, p. 30-43.

Description de deux huttes souterraines, it fours en pierre, fouillées à Asardare-Pliska en
1959 et renfermant de la céramique et des ossements d'animaux domestiques et sauvages. L'au-
teur observe la ressemblance de ces huttes, qu'll date du VIII' siècle, avec celles de Tchéco-
slovaquie et de Roumanie (Garviin et More§ti). La céramique gris-noir, it la surface lustrée et it
ornements en réseaux, indiquerait, selon lui, la présence Pliska, à l'époque en question,
d'une population slave et non pas proto-bulgare qui s'adonnait à l'agriculture.

D. C. G.

ZLATARSKI, D., Roitenmuea ractsoana rta citaermcnu cenuea om c. R.tmeono4 [Découverte
de plusieurs outils de l'époque slave au village de DlAgopol], dans HEIBeCTIM Ha
BapselicitoTO Apxeonorilliectso gpyncemo», XI, 1960, Varna, p. 103-109.

Des labours effectués à l'aide de tracteurs ont ramené au jour en 1958 au lieu dit s To-
palova Vodenitsa it 3 km du village de DlAgopol (district de Varna), un grand vase en céra-
mique et une foule d'outils, à savoir des Instruments agricoles (socs et coutres, pelles, houes,
faucilles, serpettes); des objets ménagers (douves de tonneaux, poignées de seaux, tisonniers,
crochets) ; des armes (haches, pointes de lance). Datant des VIII` et IX sacks, ces outils et ces
armes constituent des témoignages intéressants de la vie matérielle des anciens Slaves,
dans cette zone.

D. C. G.

VRANUSI, ERA, Koviax6vrrig 6 6E, 'Apprivcov s, cox6Xicc ciq xcopEov et); "Awiç K op.v-rAg.
Ex85anç `E.rocipekeç 'Hneipconxiiiv Macziav [. Comiscortis d'Arvana o, commentaire
d'un passage de l'Alexiade d'Anne Comn6ne. Editions de la Société d'études épiro-
tes], Janina, 1962, 29 p.

Etude fondée sur une abondante bibliographie dont l'auteur tire une nouvelle
interprétation d'un passage de l'Alexiade d'Anne Comn6ne. Tous les historiens qui se sont occu-
pés de la défaite et de la retraite de Dyrrachium de l'empereur Alexis I" Comnéne, en 1081,
ont donné une interpiétation du texte de l'Alexiade, selon laquelle l'empereur ne pouvant revenir
dans la ville de Dyrrachium, aurait chargé l'Albanais Comiscortis de la garde de ladite ville
(16) g 'Appaveav KopAcrx6prn). Gette interprétation adoptée par les éditeurs, les tradueteurs,
les commentateurs, les byzantinistes et les balicanologues s'avère erronée, ainsi que le
démontre l'auteur, qui donne line toute autre interprétation du texte, logique et juste,
en précisant que l'expression Kopuroc6FTN, n'indique point une personne, mais une fonction
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de l'époque byzantine : 1t6l-cc; (rii%) x6p-rIK, dignitaire militaire dont les attributions étaient
aussi multiples que variées. ll occupait le deuxième ou le troisième rang aprés le gouverneur
de district, et les textes des X' et XV siècles abondent en relations concernant ce dignitaire
de l'armée byzantine. De mème, l'auteur affirme que, dans l'Aleziade, les mots e g 1Ap-
13,:ivcov * ne signifient, en aucun cas, e g 'AX43civcav * ou eg 'AXIiicevvriBv * (d'origine alba-
naise) comme on les avait interprétés jusqu'à ce jour. eAppctta * et e 'Apt3ocvov. * ou s'AXiiice-
vov * désignent dans les sources byzantines et post-byzantines, un vaste territoire situé au
centre et au nord de l'Albanie. L'auteur a done le mérite d'avoir combattu la fausse
interprétation de nombreux spécialistes et de soutenir que l'expression du texte de V Alexiade
qui désigne une fonction a été confondue avec un nom de personne. L'expression e g
'Ap13civow * ne vent done point dire que la personne en question était d'origine albanaise,
Mats originaire d'Arvanon ou d'Alvcuzon.

A. Cr.

OIKONOMIDÈS, N. A., Un décret synodal inédit du patrictrche Jean VIII Xiphilin concernan
l'élection et l'ordination des ¡agues, dans e Revue des Etudes Byzantines *, Paris, XVIII
1960, p. 55-78.

L'auteur publie le texte en langue grecque d'une décision synodale de 1072, par laquelle le
patriarche de Constantinople Jean VIII Xiphilin édictait que les élections d'évèques pouvaient
se faire it Constantinople aussi, c'est-it-dire dans la capitale de l'Empire byzantin et non pas
uniquement dans les provinces oll intervenaient des vacances épiscopales. Cette mesure constituait
une dérogation it l'ancienne discipline canonique selon laquelle les élections d'évéques devaient
avoir lieu dans les circonscriptions des métropoles en cause. La mesure fut déterminée par le
fait qu'au XIe siècle les attaques des ennemis de l'Empire byzantin s'étant multipliées, bon nom-
bre d'épiscopats demeuraient sans hiérarques.

Le texte grec de la décision synodale de 1072 a &AS relevé, pour la première fois, par
P. A. Revilla, dans son Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca de el Escorial, I, Madrid,
1936, p. 117-126. L'importance de l'acte consiste également dans la liste nominale des hiérar-
clues qui participèrent au synode en question. Oikonomidés en accompagne le texte d'une Judi-
cieuse analyse historique.

G. C.

WYJAROVA, JIVKA, Les investigations archéologiques dans les Wiles du haut moyen age en
Bulgarie, dans e Slavia Antigua s, VII, Varsovie-Poznan, 1960, p. 444-452.

Présentation synthétique des recherches des dix dernières années dans le domaine de Par-
chéalogie féodale (IX` XIV' siècles) sur le territoire de la R. P. de Bulgarie.

L'auteur passe en revue les objectifs étudiés par les archéologues bulgares et souligne les
principales découvertes faites ft Pliska, Madara et Preslav, Ttrnovo (Tzarievek) et Dulovsko
(Tzar Asenovo), puis it Vratsa, Mostici, Loved, Lukovit et Cerven. Elle indique en mettle temps
la bibliographie s'y rapportant.

Du rapport de l'érudite bulgare il ressort que l'attention des spécialistes de son pays
s'attache avant tout aux problèmes relatifs a la base matérielle de la société féodale du IXe au
XIV e siècles (production et vie économique), mais elle insiste sur le fait que les lacunes concernant
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l'étude des villages, beaucoup moins evened° que celle des centres urbains (fortifications,
formation des vines médiévales, relations commerciales, etc.) devront ltre éliminées par
les prochaines recherches systématiques des archéologues.

N. C.

KATIC, LOVRE, Staseljenje starohrvatske Podmorske lupe [La colonie de la oupe vieux-croate
de Podmorje], dans e Starohrvatska Prosvjeta III, 7, Zagreb, 1960, P. 159-182.

Bréve presentation topographique, historique et archéologique de la region vieux-croate de
Podmorje, déjimentionnée par Constantin Porphyrogénète sous le nom de Parathalassia(= Pod-
mode) et appelée ultérieurement le foupanat de Klis, du nom de son centre administratif. Ce
dernier s'étendait sur la c6te de l'Adriatique, depuis Mosoc jusqu'it Trogir (it l'ouest de Split)

L'auteur mentionne les points qui ont fait l'objet de recherches, fondées sur les sources
écrites également (du IXe siécle et suivants), fl signale un cimetiére it Majdan, sur la riviire
de Salona, daté du IX e sack grAce it de nombreux bijoux en or (130 tombes), ainsi que la décou-
verte à l'ouest de SoliA, d'un établissement rural (y compris un cimetière dont les inhumations
s'étendent sur une longue période allant du régne de Dioclétien jusqu'au XVI' sack).

Il cite pareillement l'existence, prés de l'église de Radun, d'un cimetière comptant de nom.
breux monuments funéraires en pierre (stelak typiques pour la Bosnie et l'Herzégovine),
remontant aux X IVe XVe si écles.

La partie finale de Particle comprend la description de la ville de Klis, centre du loupanat
et l'on arrive it la conclusion qu'il a existé des s colonies e, c'est-it-dire des établissements trés
anciens, dans la vallée de Podmorje," fertile et, par conséquent, favorable aux établissements
humains. On retiendra qu'un petit nombre seulement d'objectifs de cette region ont été étudiés
par la voie des fouilles archéologiques.

N. C.

DINIC, MIHAJLO, IIIncuicnu itajaAutuifu y cpnocod ciiyasc6u [Mercenaires espagnols au
service de la Serbie], dans << C.6opmee paAosa LXV, BIlaaHTOROIIIHE Hite-
Twrym, BIB. 6 BeorpaA, Harm) Awn), 1960, p. 15-28.

Les mercenaires espagnols dont on enregistre la présence dans les Balkans it partir de l'an
1301, participérent it la bataille de Velbuld (1330) qui mit aux prises Serbes et Bulgares.

Const. Jirelek (Geschichte der Serben, I, p. 361) fut le premier it constater, it l'aide de docu-
ments des archives de Raguse, que les mercenaires qui prirent part it cette bataille furent des
Espagnols, et non pas des Français, des Allemands ou des Italiens, comme l'ont fautivement
consigné Nicéphore Grégoras, Jean Cantacuzéne, M. Orbini et J. Resti. Une exploration plus
attentive des archives ragusaines a permis it M. Dinié de découvrir de nouvelles informations qui
montrent d'une fa çon certaine que le roi Etienne de Detchani engagea, pai l'entremise de ses
intermédiaires de Raguse, de nombreux mercenaires espagnols. Les données concrétes les
concernant datent des mois d'avril, juin et 'iota 1330 et de juillet 1331.

Le savant yougoslave constate qu'une partie des mercenaires espagnols engagés
arrivérent à temps sur le champ de bataille et qu'ils participèrentcette journée. Mais la
plupart ne réussirent pas it quitter Raguse, où ils demeurèrent, provoquant certains trou-
bles, ce qui obligee le Conseil de la République it adopter des mesures contre eux.

S. J.
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BATOVIC, SIME, Starohrvatska nekropola u gIcabrnji [La nécropole vieux-croate de Skabrnjab
dans s Starohrvatska Prosvjeta *, III, 7, Zagreb, 1960, p. 228-229 (résumé frail çais,
p. 228-229).

Présentation d'une fouille de sauvegarde exécutée à l'occasion de la construction de la
voie ferrée Knin-Zadar, sur le territoire du village de gkabrnja, it 24 km it l'est de Zadar.

On y a trouvé 18 tombes, dont 17 étaient délimitées à l'aide de pierres. Leur modeste
inventaire se résume it des bagues et it des boucles d'oreilles en bronze. Une mention particulière
est accordée aux bagues it s couronne s trouvées dans la tombe n° 3 (fig. 6) et datées du
xue siècle.

N. C.

GUILLAND, R., Etude sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le commandants de la
garde impériale, in/ crspeeroi:i et le juge de l'armée, dans Revue des Etudes Byzan-
tines s, Paris, XVIII, 1960, p. 79-97.

Avec sa compétence bien connue en ce qui concerne l'administration byzan-
tine, l'auteur étudie les rangs et les fonctions des commandants de la garde impériale sous les
Paléologues (1261-1453).

Il examine successivement le rang d'cix6Xoufsog du commandant des Varégues, celui
d'ef.XXcry&Tcop du chef de l'escorte impériale et celui de pi-rag cipxEsv du commandant de la
garde durant les campagnes militaires.

Pour ce qui est du sens du titre d' 6 crrpovroij, il était attribué à l'officier
chargé de l'approvisionnement des camps.

Le titre de xpusix cpooaciTou signifiait juge de l'armée.
L'auteur mentionne les noms des nombreux titulaires de ces rangs et fonctions militaires,

dont certains ne semblent pas avoir été recrutés dans les rangs de l'aristocratie byzantine. L'é-
tude est accompagnée d'un index de noms, d'un index des dignités et d'un index géographique.

G. C.

GHINIS, DEMETRIOS S., '0 in' cipt.9.. 121 x618sF, Ti¡g ilovi); 'Ay. Noccivopoç (Zci3op8za
xat 8,!.o xpovoXoytzt .7-7K 'ExXoyilç T15V 'Icm690.4 wet To-6 11:oxeEpou N6i.tou [Le ma-
nuscrit 121 du monastére de St. Nicanor (Zavorda) et deux chronologies : cell. s de
l'Eclogue des Isauriens et du Procheiron], dans s 'Ercevoig 'E'rcupe:ccç B1.4cewriviáv
'Errou861v s, XXX, 1960-1961, p. 351-352.

Le codex qtri fait l'objet de cette étude date du XIII ou XIVe siécle et contient des re-
cueils juridiques byzantins.

De son examen, l'auteur retient la date précise de l'Éclogue des Isauriens : l'an 726,
et celle du Procheiron, l'an 872. Ainsi l'auteur y trouve la confirmation de la date de l'Eclogue,
date déjà proposée par lui en 1924. Celle-ci, telle que l'avalt proposée l'érudit grec, fut acceptée
en Rournanie par C. A. Spulber, l'Eclogue des Isauriens, Cernautzi, 1929, p. 83, et
*t. Gr. Berechet, Istoria vechiului drept romlnesc [Histoire de l'ancien droit roumain], I, Jassy,
1933, P. 46.

G. C.
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DENNIS, GEORG T., The reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382-1387, Rome,
1960, 179 p., dans e Orientalia Christiania Analecta s, 159.

L'intérdt suscité parmi les historiens occidentaux par les dernières décennies de
Byzance s'affirme par toute une suite d'ouvrages nouveaux, qui essayent de faire la
lumière sur cette période où l'Empire s'orienta bien des fois vers les pays d'Occident. C'est
dans le cadre de ces préoccupations qu'il faut considérer le présent ouvrage, dédié A la
politique antiottomane de Manuel II.

G. T: Dennis présente tour A tour la situation politique de l'Etat byzantin dans
les années d'avant 1382; la création du e nouvel Empire en Thessalie (avec bon nombre
de précisions se rapportant à la lutte pour Serrés); la situation de la ville pendant le siège
(avec un paragraphe utile sur les préoccupations administratives et littéraires de Manuel);
les efforts de celui-ci pour organiser une coalition antiottomane ; le conflit avec Pierre IV
d'Aragon ; les relations de Manuel avec le pape Urbain VI (connu pour la rigidité et l'inef-
ficacité de ses plans).

L'ouvrage se termine par un chapitre consacré à la capitulation de la ville et A la fuite
de Manuel, suivi d'un épilogue synthétisant ses conclusions.

L'analyse attentiv.: et p énétrante des documents et la riche bibliographie utilisée ont
permis à l'auteur de reconstituer magistralement les faits. Mais l'étude insuffisante et
superficielle des conditions sociales et économiques à Thessalonique a cmp8ché G. T, Dennis
de trouver le vrai son de cette étape de l'histoire byzantine : les initiatives de Manuel II
et leur avortement demeurent sans justification A travers ces pages qui évoquent toujours,
au premier plan, la figure de l'empereur.

Dans une telle perspective, les affirmations ayant trait A la e fierté blessée de l'empereur
et les vues de l'auteur sur la fatalité de la chute de Byzance (p. 162) se rattachent orga-
niquement à l'exposé, mais contribuent peu à l'explication des événements historiques.

A. D.

DJOURDJEV, BRANISLAV, Hoeu noaaqa o majcmapujoj ucmopulu 6 pacnux rme.eteita
[Données nouvelles concernant, l'histoire ancienne des tribus montagnardes] Hcmo-
pucnu aanucu. Opeau Hcmopucsoa Hucmumyma H. P. Hpne Pope u Hcmopucnoa
Opytumea H.P. J4pne copes. Titograde, XIII, 1960, livre XVIII, fasc. 1, p. 3-20.

Cinque fah qu'il est question de tribus montagnardes dans l'historiographie monténé-
grine, c'est de la population du Monténégro, du nord de l'Albanie et d'une partie des Alpes Dina-
riques qu'il s'agit.

Le Dr. Branislav Djourdjev est l'un des historiens yougoslaves qui se sont occupés, ces
derniers témps, de l'important problème des populations de ces territoires. L'étude portant
le titre ci-dessus a pour base les données d'un e defter * turc, datant de 1477, découvert
aux Archives d'Istamboul et concernant le sandjak d'Herzégovine (en l'espéce les contrées
de Gornja et Donja Morada, Rovci, Bielopavliéi et NikAidi).

La première constatation de l'auteur est 'que dans ce defter eles contribuables sont enre-
gistrés comme Valaques. Au début de l'acte, figure la loi concernant les s Valaques du vilayet
de Hersek (Herzégovine). Les Valaques devaient, conformément à cette loi, payer annuelle-
ment un ducat par mai son (A la St. Georges), une brebis, un agneau et un bélier ou bien leur
contrevaleur en argent ; deux béliers et une couverture pour 50 maisons, ou leur contrevaleur en
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argent. A part cela, les Valaques n'avaient point d'autres obligations. Ces imptits étaient les me-
mes qu'avant la domination turque et semblables i ceux des Valaques d'autres regions (Sme-
derevo, Bosnie, etc.).

Le recensement repartit les Valaques en quatre I nahi * et dans le cadre de celles-ci, ils
sont enregistres par hameaux, les hameaux par familles et par individus. A chaque famine
ou individu revient, pour Fete, une aire fixée oil ils s'établissent avec leur bétail ; de meme
pour l'hiver.

Apres avoir analyse et commenté les données fournies par ce s defter *, Branislav Djour-
djev souligne sur conclusion anterieure que les tribus montagnardes se sont formées
pendant la seconde moitie du XIV' siécle par la reunion de hameaux en un _seul territoire,
sous le nom de s knéjie * (smemnueno).

Cette these concorde avec les données puisées aux Archives de Raguse, au sujet des
tribus de l'Herzégovine, et avec les données de la tradition populaire, habituellement
si tenace dans ces regions.

Un fait significatif : l'établissement des Valaques au*nord de la Serbie y crée l'institu-
lion de la knejie s.

Le processus de formation du territoire des hameaux, c'est-ti-dire celui de la formation
des sknéjies *, s'avère assez compliqué et c'est pourquoi l'auteur s'abstient pour l'instant de
tirer une conclusion categorique, bien que la tendance vers la formation des tribus soit evidente.

KABRDA, JOSEF, K problematice Studia jeudatismu a Bulharsku a 16 stoleti. Kanunname
nikopolského sandiaku [ Quelques problémes de l'étude du féodalisme en Bulgarie au
XVI' siècle. Le code du sandjak de Nikopolis], dans Slovanske Historické Studie *,
III, 1960, p. 215-262.

L'erudit turcologue tchèque J. Kabrda qui, ii plusieurs reprises, a signalé des sources
ottomanes concernant l'histoire des Roumains, est l'auteur d'importantes etudes consacrées
it la féodalité en Bulgarie sous l'occupation turque. Fonclé sur une impressionnante bibliographie,
l'auteur étudie maintenant le probleme sous l'angle du code des lois regionales du sandjak de
Nikopolis, au XVI' sack.

En confrontant ce II Kanunname is avec d'autres similaires de la Bulgarie de la meme
époque, et avec le code des lois générales de l'Empire ottoman, Kabrda esquisse les traits
fondamentaux du féodalisme ottoman, en insistant dans le detail sur les diverses institutions
féodales, telles qu'elles ressortent des dispositions du code de Nikopolis, :It savoir : le systeme
des benefices militaires ; les relations entre les féodaux ottomans et les paysans chré-
tiens asservis ; les formes de la rente féodale ; diverses autres obligations fiscales ou imp6ts
occasionnels ; l'attachement ti la glébe des paysans chretiens, etc.

Des informations extremement riches qu'apporte l'auteur resulte le caractere de la domi-
nation ottomane en Bulgarie. L'antagonisme de classe entre [la classe dominante militaire
et féodale osmano-turque et les grandes masses de la population agricole dépendante se
compliquait dans le cas des paysans bulgares, de rapports sociaux-politiques d'un caractere
discriminatoire, resultant de la division religieuse de la sociétéen croyants (muslin) et mécreants
(kiafirt). Dans ces conditions, la partie la plus lourde des obligations féodales reposait sur les
épaules des paysans bulgares, mais l'inégalité de traitement affectait également l'exercice
du culte, les rapports sociaux, les droits politiques, etc.

M. D.
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DARRICAU, RAYMOND, Mazarin et l'Empire ottoman. L'expédition de Candle (1660) , s Revue
d'histoire diplomatique *, 1960, 4, p. 335-355.

Etude apologétique de la politique orientale de la papauté, politique dont les traits géné-
raux, soutient l'auteur, se retrouvent dans les plans de croisade dresses par Mazarin. L'étude
de certaines sources inedites fournit des données intéressantes concernant l'expédition de Guil-
laume Millet de Jeure en Crete, assaillie par les Ottomans. Précieuse aussi, l'information au
sujet de l'édition, que prepare l'auteur, de la chronique des événements de &rite par Guil-
laume de Millet. Il est dit dans la conclusion, que les projets d'une croisade de Louis XIV furent
abandonnés, apres la mort de Mazarin, sur les instances de Colbert, qui fit voir les suites d'une
campagne antiottomane pour le commerce français au Levant.

L'affirmation de la page 338 que : e La Turquie comprenait en 1660, outre les
anciennes provinces de Thrace, de Macedoine et de Crete, la Bulgarie, la Serbie, la Moldavie,
la Valachie * aurait &it etre plus nuancée:

A. D.

TOTOIU, I., Contribuf ii la problema stdpInirii turcesti In Banal fi Crisana [Contribution au pro-
bleme de la domination turque au Banat et en Crisana], dans e Studii 6, 1960, 1, p. 5-37.

L'auteur fournit d'intéreSsantes informations sur la situation des pachaliks de Timi-
soara et d'Oradea dans la seconde moitié du XVII* siecle. II s'occupe tout specialement de celui
d'Oradea, créé par le grand vizir Mehmet Köprülü, apres ses campagnes victorieuses des années
1658-1660.

Les sources dont on dispose y compris les sources magyares sont rares. Par contre,
deux livres de comptes des s vakufs * des villes d'Oradea et d'Arad constituent de précieux
documents it ce propos. De incline, l'auteur a soigneusement consulté les relations fournies par
Evlya Celebi.

L'étude de I. Totoiu apporte de précieuses informations sur la situation géogra-
phique des villes du s pachalik * d'Oradea (situation, étendue, nombre des familles),
sur les institutions musulmanes de cette region, ainsi que sur l'organisation et le mode
d'existence des vakuf s 6. On nous apprend en meme temps quelles furent les
fluctuations de la population chrétienne des sandjaks, en insistant sur sa tendance
sk se déplacer en masse vers les domaines des villes possedant des s vakufs (vakufs :
fondations pieuses, administrativement independantes et exemptes d'impets), afin d'échapper
aux impets et à l'oppression. Neanmoins, meme sous la protection des vakufs, la situation maté-
rielle des sujets demeurait précaire et celle des paysans rest& en dehors de ces domaines privi-
légiés était encore plus difficile. D'o4 les diverses formes de la lutte menée par les paysans, telle
l'insoumission au travail, le non-paiement des impets, voire le pillage it main armée des 6 vakufs 6.

M. A.

VALENTIN AL. GEORGESCU, Protimisisul In Manualele de legi din 1765, 1766 fi 1777 ale
lui Mihail Fotino. Cu o analizd generald a operei sale juridice fi a raporturilor ei ca s Supli-
mental publicat de Fralii Tunusli in 1806 [La Protimisis (droit de preemption) dans les
manuels de lois de Mihail Fotino (1765, 1766 et 1777). Suivi d'une analyse générale
de son ceuvre juridique et de ses rapports avec Le Supplement publié par les freres
Tounousli en 1806], dans Studii l materiale de istorie medie 6, tome V, Bucarest,
Editions de l'Académie de la R.P. Roumaine, 1962, p. 281-333.
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Le droit de préemption, que les Byzantins nommaient prolimisis, reflète le phéno-
mène de la solidarité familiale A l'époque oft les communautés villageoises se décomposent et
pendant la période oÙ les relations féodales font leur apparition, puis se développent. Par cette
institution, les communautés villageoises défendent leurs terres contre les empiétements des
féodaux, mats les processus d'individualisation de la possession fonciére et de différenciation
sociale au sein méme des communautés facilitent peu it peu, toujours du fait de la pratique de la
préemption, la concentration des terres paysannes dans les mains des féodaux. Les éléments
aisés des communautés villageoises mettent A profit leur droit de préemption, fondé sur les rela-
tions de parenté et sur le voisinage des terres, pour acheter les terres situées sur le domaine des
communautés respectives. Les terres des membres des communautés sont également achetées
par les féodaux qui, s'appropriant les terres paysannes, finissent par se considérer comme assi-
milés aux gens de l'endroit en ce qui concerne l'exercice du droit de préemption.

Le droit de préemption remplit donc des fonctions juridiques et sociales contradictoires,
puisqu'il fut exercé tant par les paysans libres, pour défendre leurs terres sur la base de la soli-
darité familiale, que par les paysans aisés et par les féodaux, qui mirent it profit le fait que leurs
terres étaient voisines de celles des paysans pour déposséder ces derniers, contraints, par le besoin,
de se dessaisir de leurs terres. Tels sont les traits caractéristiques sous lesquels le droit de préemp-
tion fut connu chez un grand nombre de peuples pendant la période qui marqua le passage de
la société des relations gentilices aux relations de classe. Les Byzantins réglementérent l'insti-
tution du droit de préemption en édictant des lois précises et détaillées.

Se fondant sur le fait que, sous son nom byzantin de protimisis, cette institution figure
igalement dans les codes usités par la société féodale roumaine, certains chercheurs grecs et
roumains sont allés jusqu'A soutenir que le droit de prdemption figurant dans les lois roumaines
aurait été, en fait, emprunté aux Byzantins. Or, nous avons déjà montré, A d'autres occasions,
que ces affirmations ne reposent absolument sur rien, et expliqué l'existence de la prolimisis
dans le droit féodal de la société roumaine par la structure interne de cette société au cours du
processus de décomposition des communautés villageoises, phénoméne que l'on retrouve d'ail-
leurs, en ce qui concerne le recours au droit de préemption, chez d'autres peuples A cette période
de leur développement social (Gh. Cront, Pravilniceasca Condicd a lui 'psilante In edifia Zepos
din 1936 [Le code d'Ypsilantis dans l'édition Zepos de 19361, paru dans les Analele FacultAtii
de Drept din Bucuresti s, V` année, 1943, n° 1-4, p. 5-6; voir également notre compte rendu
de l'édition, publiée par les soins de Pan. I. Zepos, de Manuatut de legi al lui Mihail Fotinopoulos
din 1765 [Manuel de lois de Mihail Fotinopoulos de 1765], compte rendu paru dans Studii s,
XIII* année, 1960, n° 2, p. 273).

Valentin Georgescu nous donne une étude fondamentale de l'institution connue sous le
nom de protimisis lt la lumière des manuels de lois de 1765, 1766 et 1777 de Michel Photelnos
(Fotino). Ces manuels renferment les dispositions de droit byzantin ainsi que les coutumes juri-
diques appliquées en Valachie dans la seconde moitié du XVIII e siècle. Or, la protimisis nous
apparatt dans ces manuels comme une institution comportant d'importants traits autochtones,
mais présentés dans le cadre d'une systématisation juridique byzantine et incluant certaines
dispositions byzantines. Les réglementations qui figurent dans ces manuels correspondent
aux relations sociales de la période de passage du féodalisme au capitalisme et reflétent le
souci de Michel Photeinos d'établir des régles juridiques plus étendues pour consolider la propriété
fonciére. L'auteur met en lumière les facteurs internes qui donnérent lieu A cette introduction
du droit byzantin au XVIII' siécle dans la réglementation de la protimisis. Les résultats obtenus
par l'auteur apportent du nouveau A l'étude historique de la protimisis.

Importantes également, pour l'étude du droit féodal roumain, sont les explications qu'il
nous donne touchant la paternité du Supplement de l'Histoire des Daces de 1806. Ce Supplement,
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bref résumé du droit féodal roumain rapporté au droit byzantin, était attribué, par l'ancienne
historiographie roumaine, tant6t aux &Ares Tounousli, tant6t A Michel Cantacuzène. Attribuant,
pour sa part, ce Supplément a Michel Photelnos, l'auteur se fonde principalement sur son analogie
avec les manuels de Photefnos en ce gut concerne la rdglementation de la protimisis. L'hypothase
de Valentin Georgescu est trés proche de celle que nous avons soutenue dans notre préface
au IV e Livre du Manuel de Michel Photeinos de 1777, édition que nous avons élaborée en 1958,
en collaboration avec Vasile Green. Mais pour faire accepter par les historiens la paternité de
Michel Photenos sur ce Supplément, d'autres recherches sont encore nécessaires.

En ce qui concerne les rapports existant entre le Code d'Y psilantis de 1780 et les Manuels de
Michel Photeinos, nous avons soutenu (Ms 1948 que rceuvre de PhoteInos a servi i l'établisse-
ment de la lég,islation d'Ypsilantis (G. Cront, Curs de istoria dreptului romtnesc [Cours d'his-
toire du droit roumain], lithographié, Bucarest, 1948, p. 205). Nous sommes donc également
d'accord avec l'auteur sur ce point.

L'étude des textes sur lesquels l'auteur fonde son raisonnement est ample et convain-
cante. Elle est accompagnée de résumés franyais et russe.

G. C.

LIM ONA, E. et LIMONA, D., Aspecte ale comerfului brasovean In veacul al XVIII-lea. Nequsto-
rul cu-omtn Mihail rumbru [Aspects de la vie commerciale de la ville de Brasov au XVIII
siècle. Le commerçant macédo-roumain Mihail Tumbru], dans e Studii si Materiale de
Istorie medie s, vol. IV, Editions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1960.
p. 525-564.

La correspondance commerciale de Mihail Tumbru est extrémement riche en renseigne-
ments relatifs a la vie commerciale de la ville de Brasov au xvIrre siécle, 'ainsi qu'aux grand-
centres commerciaux compris dans la zone délimitée par Venise, Trieste, Vienne, Jassy, Cons-
tantinople, Serrds, Sa/onique, Trikkala et Larissa.

11 résulte des archives commerciales de M. Tumbru, qu'il dtait originaire de Seati§te,loca-
litté de Macédoine, fondée au XII' sacle par des patres valaques. E. Limona et D. Limona dédui-
sent que M. Tumbru quitta sa ville natale vers 1773, a l'age de 21 ans, pour s'engager dans une
compagnie commercial e ayant son stage i Belgrade, avec son cohcitoyen Hagi Trandafir Dosiou ,
lui aussi natif de Seatiste.

Les auteurs indiquent qu'aussi bien au début de sa carrière, que plus tard, M. Tumbril
entretlnt des relations commerciales des plus étroites a vec bon nombre de commerçants macédo -
roumains répandus A travers les principaux centres commerciaux des Balkans. En 1782, ayant
épousé la fille du commer çant roumainIon Boghici, M. Tumbru s'installe définitivement ft Brasov.

En octobre11789 précisent les auteurs MITumbru:avec Ioni3oghici, 'son ,beau-pére,
et Hagi Stan Jianu, de Craiova, fondent une compagnie de ' commerce. Les anides
durant lesquelles fonctionna cette compagnie" sont les plus fécondes de l'activad du grand
commerçant de Brasov. En sa qualité de représentant de la compagnie, il pratique lel commerce
d'exportation, d'importation et de transit de marchandlses provenant de Brasov, de Turquie,
de Venise, etc. II s'adonne également au commerce des valeurs mobilières lettres de change
et monnaies a Vienne, Constantinople, Bucarest, Serrès, Zemlin et sur les marchds de Transyl-
vanie. 11 avait a son service de nombreux correspondants et commissionnaires qui visitaient
régularement les marchés autrichiens, hongrois, ainsi que ceux des Principautés roumaines et'
des Balkans. Dans d'autres centres,11possédait des comptoirs permanents de vente.

L'activité commerciale de M. Tumbru et, en général, celle des compagnies de commerce de
l'Apoque soulignent les auteurs a contribué it la dissolution de l'économie féodale, en aced-
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lérant le processus de formation des relations capitalistes de production. En meme temps et
grace A son activité, la compagnie fondée par M. Tumbru contribua a la creation du march&
international dans la zone des Balkans et du centre de l'Europe.

A. S.

PROTOPSALTIS, EM. GH., 'H Inavocatcerixi; xEvlotç .rin 'EX74vcov xcerá ,r6v Seerepov
ini AlxcerepEv-qg B' poxseroupxtxòv /raspy (17 87-179 2). Any 80[31x0; Eon-41N [Le
mouvement révolutionnaire grec pendant la deuxiéme guerre russo-turque (1787-1792)
sous Catherine II. Loudovikos Sotiris], dans AeX-eov 1; 'Icrroptscijg xcd 'EavoXoyixi-N-
'EuetpeLaç %Ix 'EXX&8eç, Athénes, vol. XIV, 1960, p. 33-155.

L'étude de Em. Protopsaltis, directeur des Archives generales de Grece, comprend trois-
grands chapitres : I. La situation interne de la Grece continentale depuis la paix de Koutchouk-
KaInardji jusqu'i la deuxiéme guerre russo-turque. II. La politique de la Russie A regard des
Grecs depuis la paix de Koutchouk-Kalnardji (1774) jusqu'a la declaration de la nouvelle guerre
russo-turque. III. La vie et l'activité révolutionnaire du commandant Louizis (Loudovikos>
Sotiris, qui fut un certain temps au service de la Russie. L'étude de l'aetivité du commandant
Sotiris permet a l'auteur de s'etendre sur le mouvement révolutionnaire grec au cours de la deu-
xième guerre russo-turque.

L'auteur publie, it la fin de son etude, une série de 28 documents relatifs it son sujet
(p. 109-145), ainsi que 8 fac-similés (p. 146-159).

Les documents publiés proviennent des archives du commandant Sotiris ; ils se trouvent
actuellement aux Archives générales de Grece. La plupart sont écrits en grec et quelques-uns
en fran gals. Le premier document date du 10 février 1770 et le dernier du 27 décembre 1794. Nous

trouvons, parmi les fae-similés présentés, une page du manifeste de Catherine II imprimé et
adresse aux Grecs le 17 février 1788, par lequel on annonce que les armées russes sont parties
en guerre contre les Turcs et aideront le peuple grec ainsi que tous les peuples chrétiens ortho -
doxes It se libérer.

N. CP.

NEACW, I. Cu privire la componenfa sociald a locuitorilor din Oltenia, participanii la luptct
lmpotriva pazvangiilor f i la relzboial ruso-tare (1806-1812). [De la composition sociale
des habitants de l'Olténie qui prirent part a la lutte contre les bandes de Pazvantoglou
et a la guerre russo-turque (1806-1812)], dans 4 Studii it, XIV, 1961, no 5, p. 1203
1210.

Des soldats recrutés dans les Principautés roumaines furent constamment utilises dans.
les luttes qui opposerent vers la fin du XVIII' sleek et durant les premieres années du XIX'
siécle les troupes régulares turques aux puissantes bandes de Pazvantoglou. A part certains

aschkerlis * de Moldavie, les unites les plus importantes étaient assurées par les pandours b.
d'Olténie.

En 1798 déja, 2 000 paysans roumains participent aux luttes de Vidin, place forte du
pacha rebelle it l'autorité du sultan. Dans les anides qui suivirent et surtout durant le
régne de Constantin Ypsilantis, un nombre considerable de tipandours s actionnérent contre
les bandes de Pazvantoglou et les cfrjalis *.
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L'auteur analyse l'état social des capitaines de pandours et conclut qu'ils étaient
dans leur grande majorité des paysans libres (t mosneni s). Pendant la guerre russo-turque
de 1806-1812, Constantin Ypsilantis, puis le commandement russe, eurent recours A des
troupes de pandours s, qu'ils utilisérent contre les Turcs. L'armée des pandours subit
des pertes considérables et les impératifs militaires exigeant un accroissement inces-
sant de ses effectifs, on observe une modification dans la composition sociale des ipandours s,
tout particulièrement pendant les dernières années de la guerre, quand leurs effectifs sont com-
pletes au moyen d'enrèlements massifs d'hommes provenant des rangs de la paysannerie
corvéable.

I. R. B.

IANCOVICI, SAVA, Date noi de.spre bimbafa Saca [Nouvelles données sur le bimbasa Saya
dans s Studii ,,XIV, 1961, no 5, p. 1187-1201.

Cette note offre toute une série de details inédits concernant la biographie du fameux
commandant hétairiste durant la periode anterieure au soulévement de 1821. Le bimbasa
Saya se trouvait en Valachie depuis 1800 et se distingua dans les luttes contre les
troupes de Pazvantoglou a Craiova et sur les deux rives du Danube. Il prit part en 1802 au
siege de Negotin. Ses faits d'armes lui valurent la possession d'un modeste kiosque A Bucarest.
En 1802, il exigeait du prince de Valachie l'acquittement de la solde des 1 600 hommes
qu'il commandait.

Pendant la guerre russo-turque de 1806 tt 1812, le bimbasa Saya lutte au sud du
Danube ; puis on le retrouve A Bucarest en 1812; ii s'établit pour quelques années tt Jassy

il y était encore en 1814 pour revenir It Bucarest pendant les années qui précédérent le
soulévement de 1821. En 1821, pendant les événements révolutionnaires, Saya est nommé
commandant de la garde tt Bucarest, où il s'adonne tt une politique de duplicité qui finalement
le conduira à sa perte. Une annexe reprodult les quatre documents inédits qui sont la source
des details, intéressants et jusqu'ici inconnus, apportés par l'auteur à la biographie du s aminar
Saya Phokianos.

I. R. B.

Documente privind istoria Romtniei. Ritscoala din 1821. [Documents concernant l'histoire
de Roumanie. La révolte de 1821), Tome V, Editions de l'Académie de la R.P.R.,
Bucarest, 1962, 627 p. (Académie de la Republique Populaire Roumaine, Institut
d'Histoire).

La collection de documents (en partie déjà parus et en partie inédits) relatifs tt la
révolte de 1821, publiée ces dernières années (1959-1962), rassemble en cinq volumes
des matériaux répartis comme suit : trots volumes de documents internes, un volume
de documents concernant l'activité de l'Hétairie dans les Pays roumains et, enfin, un volume re-
serve aux sources narratives intéressant cette période. Les rapports consulaires russes, autri-
chiens, anglais, etc. sur les événements de la période 1821-1822 feront, comme l'avertit la
preface du premier volume, l'objet de publications ultérieures. Les documents de la collec-
tion, présentés dans l'ordre chronologique, qu'il s'agisse des événements de Valachie ou de
ceux de lfoldavie, renferment quelquefois, outre les informations directes sur la révolte conduite
par Tudor Vladimirescu, des données sur des événements antérieurs ou postérieurs à l'année
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1821, mats qui, en raison de leur contcnu, expliquent non seulement les causes, mais aussi les
conséquences de la révolte.

Le présent recueil représente non seulement le fruit d'un nouvel examen critique de tou-
tes les sources existantes, mais aussi la mise en valeur de nouvelles sources demeurées igno-
rées jusqu'à sa parution.

Signalons également que, en général, le groupe de spécialistes qui a élaboré cette collec-
tion n'a pas considéré la révolte de 1821 comme un phénomène isolé, mais en a envisagé tons
ses antécédents, ainsi que les mouvements de libération enregistrés au sud du Danube.

Voici les sources narratives du cinquième volume : I. Revolufiunea de la 1821, de biv vel
serdar loan Dtrzectrai (La révolution de 1821, par l'ancien grand serdar loan DIrzeanu), chro-
nique parue pour la première fois dans la Trompeta Carpafilor, en 1868, puis republiée par
N. Iorga dans lzvoarele contemporane asupra mifcdrii lui Tudor Vladimirescu (Les sources con-
temporaines sur le mouvement de Tudor Vladimirescu), publiées en 1921, lors du centiéme anni-
versaire de la révolte. La nouvelle édition a été reproduite d'après le manuscrit original,
provenant de la bibliothéque de Cesar Boliac. If. Rdscoala panduritor sub conducerea tut
Tudor Vladimirescu In anul 1821 f i Inceputul aefiunii eter4tilor In Principatele dundrene sub
conducerea lui Alexandra Ipsilanti precum f i sflrfitul lamentabil al ambelor acestor mifcdri In
acelasi an, de I. P. Liprandi (La révolte des pandours sous la direction de Tudor Vladimirescu
en 1821 et les débuts de l'action des membres de l'Hétairie dans les Principautés danubiennes
'sous la conduite d'Alexandre Ypsilantis, ainsi que la fin lamentable de ces deux mouvements
la mdme année, par I. P. Liprandi). Le volume contient pour la première fois en langue russe
avec traduction roumaine, les ceuvres inédites de I. P. Liprandi sur le mouvement révolu-
tionnaire de 1821.

Comme chef du service d'espionnage et contre-espionnage d'une division d'infanterie
casernée à Kichinev, I. P. Liprandi remplit diverses missions : surveillance des membres de
l'Hétairie et des Moldaves réfugiés en Bessarabie, observation des mouvements des troupes
turques dans les Principautés roumaines, description des frontières russo-turques et des
forteresses des Balkans, etc. En 1827, I. P. Liprandi dirigea un vaste réseau d'espionnage
ayant des ramifications dans les Balkans et en Autriche et, en 1828, ii fut nommé chef de la
police spéciale secrète pour les Balkans : plus tard, il rédigea, pour le gouvernement russe,
toute une série de longs mémoires sur la situation des Principautés. Le large mouvement
populaire de 1821, la lutte des masses asservies contre la domination ottomane et l'exploi-
tation féodale, le caractère national et social de la révolte rien n'a été saisi ou l'a été d'une
façon déformée par Liprandi. La facon dont il présente certains événements du temps
de la révolte trahit l'influence des fréres Démètre et Paul Makedonski ; certains passages du
texte dénotent meme clairement son profond mépris du peuple.

III. Cdpitanul lordache Olimpiotul. Acliunea eteri.gilor In Principate in anul 1821, de I. P.
Liprandi (Le capitaine Iordaki l'Olympiote. L'action des membres de l'Hétairie dans les Princi-
pautés en 1821, par I. P. Liprandi) ; TV. Notele lui I. P. Liprandi despre : Lizgara, Mihail Su; u,
Gh. Ctrjaliu, Al. Ipsilanti, G. M. Cantacuzino, Cuciuc Ahmed fi Const. Hereseu (Les notes
d' I. P. Liprandi sur Lizgara, Mihail Sutu, G. Cirjaliu, Al. Ipsilanti, G. M. Cantacuzéne, Koutchiuk
Ahmed et Const. Herescu) ; V. Declara! fa frafitor Dimitrie f i Pavel Macedonski (La déclaration
des frères Démètre et Paul Makedonski) ; VI. Obfteasca ttnguire. O expunere In versuri f i In
prozil asupra situafiei grele a Toril RomtneW sub domnii fanariofi, de un Anonim (Plainte générale.
Exposé en vers et en prose de la dure situation de la Valachie sous les princes phanariotes, par
un auteur anonyme); VII. Voroavd asupra ¡dril Moldaviei, de Vasile Margate/ (Propos sur la
Moldavie, par Vasile Murgulet) ; VIII. Ttnguirea Moldovei. Versuri despre situafia grea a Moldovei
ln vremea fanariofilor fi a Eteriei, de un Anonim (La plainte de la Moldavie. Vers sur la dure
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situation de la Moldavie au temps des princes phanariotes et de l'Hétairie, par un auteur ano-
nyme). Les trois pamphlets inédits des points VI, VII et VIII, exemples parfaits du pamphlet
politique de la période postérieure à la révolte, different en general des autres ceuvres du meme-
genre en ce que leurs auteurs dénoncent non seulement l'aggravation de la domination ottomane

repoque en question, mais aussi l'exploitation sans merci pratiquée par les boyards du pays
en étroite complicité avec l'aristocratie du Phanar) ; IX. Amirdirile lui Dumitrache.
Prolopopescu din Severin despre rdscoala din 1821 (Les souvenirs de Dumitrache Protopopescu,
de Severin, sur la révolte de 1821) ; X. Amintirilelui lordacheOleteli§anu despre alacul pandurilor
asupra boerilor la Bene§li In 1821 (Souvenirs de Iordache Otetelisanu sur l'attaque des pandours.
contre les boyards è Benesti en 1821).

P. S.

DOSTIAN, J. S., Bopb6a cep6cnoso icapoik npomue mypxcnoco uza XVnanano XIX e.
[La lutte du peuple serbe contre l'oppression turque du XVe jusqu'aux débuts du XIXe

siècle], Académie des Sciences de l'U.R.S S., Institut d'Etudes Slaves, Moscou, 1958,
194 p.

Cette monographie, de petit format, de rerudit soviétique J. S. Dostian, specialiste des.
problemes concernant l'histoire de Serbie, représente une synthese de tout ce qui a &se écrit
jusqu'A present par les historiens serbes et russes sur la lutte seculaire du peuple serbe contre
la domination ottomane.

L'auteur se propose de montrer et d'expliquer, dans les grandes lignes, les étapes de la.
lutte du peuple serbe, depuis sa soumission par les conquerants turcs jusqu'A la révolte de 1804
1813, qui fera l'objet d'une autre etude.

L'ouvrage est divisé en sept chapitres presque egaux en étendue. Le chapitre-
I parle de la conquete du sud-est de l'Europe par les Turcs ottomans et de la lutte du peuple-
serbe. Le chapitre II porte sur la situation des regions serbes sous la domination ottomane. Le
chapitre III traite du e mouvement de liberation s dans les territoires serbes au XVIe siècle et
au début du XVII'. Le chapitre IV est consacre A la lutte des Serbes pour la liberté à répoque-
de la s Sainte Ligue Suit, au chapitre V, le mouvement de liberation des Serbes pendant
la guerre de la Russie et de l'Autriche avec la Turquie, au xvine siecle s. Le chapitre VI fait
état des caracteres propres au developpement social et économique du nord de la Serbie dans.
la seconde moitie du XVIIIe et au début du XIX' siecle, ainsi qu'au commencement de la révolte
de 1804.

L'exposé respecte, on peut le constater, le déroulement chronologique de l'histoire. Le
xville siècle marque une nouvelle époque dans revolution de la lutte du peuple serbe contre
les Ottomans, lutte qui, des lors, mettra au premier plan les intérets économiques, politiques
et nationaux. Tout en expliquant quels sont les facteurs généraux, sociaux et économiques,
qui determtnerent la lutte de liberation nationale dans les Balkans, l'auteur ne manque
pas d'insister également sur les facteurs particuliers qui contribuèrent à creer des conditions
favorables A la révolte qui justement devait éclater dans le pachalik de Belgrade.

Du point de vue geographique, l'auteur s'occupe, en principe, des événements relatifs
au territoire de la Serbie propreznent dite et aux regions du nord du Danube et de la Save,
bien que, dans son exposé, il se livre à de fréquentes incursions dans l'histoire de la Macedoine,
de la Bulgarie, de l'Albanie, du Monanégro, de la Bosnie, de l'Herzégovine, etc. De meme, les.
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références i l'histoire de la Valachie, de la Moldavie et de la Transylvanie n'y sont pas rares. II en
résulte que la monographie de J. S. Dostian ne se borne pas seulement it un exposé de l'histoire
des Serbes, mats devient en quelque sorte un traité d'histoire balkanique.

GRITZOPULOS, TASOS AT., Tiply6pLoç E' 6 HOCTF atom ç TO '1E-9.voug [Grégoire V, pa-
triarche de la nation], dans Acktiov '1* `Ierroptxr4 xed. 'EavoXoyudig `E.roctFeEocç rij;
'E)&&(4, Athènes, Vol. XIV, 1960, p. 164-230.

On salt combien l'activité du patriarche de Constantinople Grégoire V, pendu par les
Turcs lors de la révolution grecque de 1821, a préoccupé nombre d'historiens grecs, dont cer-
tains voient en lui un héros et un martyr national, alors que d'autres le tiennent pour un prélat
.obscurantiste menant une politique philo-turque et agissant it l'encontre des intérdts
du peuple grec.

La présente étude est la plus récente qui ait été publiée it la défense de Grégoire V;
Gritzopulos le présente, ainsi que le laisse voir le titre de son étude, comme le patriarche
de la nation s. Aussi l'auteur essaye-t-i/ de justifier ta collaboration de Grégoire avec les Turcs.
11 ne- discute aucunement l'attitude philo-turque que manifeste Grégoire V dans ses lettres
où il condamne la Révolution française et ses idées, ou exhorte les Grecs it ne pas se fier aux
promesses des Russes. Au lieu de confondre ses adversaires it l'aide d'arguments sérieux, il
soutient que Grégoire V était persuadé que la nation grecque était tombée en esclavage 4
cause de ses péchés (Dieu voulant l'éprouver) et que par la volonté de Dieu seulement, elle
pouvait recouvrer sa liberté (p. 187). L'auteur soutient plus loin que Grégoire fut initié it
l'Hétairie, !ors de sa retraite au Mont Athos, mais qu'il n'a pas preté le serment accoutumé
aux hétairistes, car, estimait-il, l'Eglise ne devait pas connattre ces actions, afin de pouvoir
maintenir son influence sur la Porte.

Gritzopulos est d'avis que la Porte a pendu Grégoire non par conviction de sa complicité
avec les hétairistes, mais pour se livrer it un simple acte de terreur.

Très précieuse est la liste bibliograph:que (p. 198-230) des actes, encycliques et
lettres de Grégoire V ayant trait lt différents problèmes ecclésiastiques et culturels, it ses
relations personnelles ou it celles avec les autorités turques, publiés dans d'autres travaux ou
périodiques ou mdme encore inédits.

N. Cr.

PEPO, P. et MASLEV, S. Dr., Cmpauuqu om uemoputuna na. 6zneapo-a.s6aucnume apy-
awes= connomerum npes XIX e. [Pages de l'histoire -des relations amicales bulgaro-
albanaises au XIX° siècle], dans <<11(croputieciui riperzeg», XVI, 1960, no 3,

p. 113-122.

L 3S auteurs publient pour la première fois la traduction intégrale et fidèle de deux
documents originaux qui se trouvent Ma Bibliothèque Nationale Vasil Kolarov. * de Sofia, et
qui révèlent les relations amicales de deux illustres représentants des peuples bulgare et alba-
nais, 1 Dr I. S2liminski et N. Vekilhardji. Il s'agit d'un appel aux Albanais, ainsi que d'une
lettre adressée k Jean Tsaly, qui demeurait A Vienne. Ces deux documents furent rédigés par
.I. Seliminskicomme il l'affirme lui-méme plus tard par écrit it la prière de Naum Vekil-
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hardji. I. Seliminski et N. Vekilhardji étaient animes des memes idees généreuses au
sujet de l'élévation des peuples bulgare et albanais par l'instruction et la culture. L'appel
deplore les conditions difficiles dans lesquelles se trouvait le peuple albanais et montre-
l'importance de l'instruction du peuple dans sa langue maternelle.

Les auteurs sont d'accord que l'appel dont l'original de la Bibliotheque Nationale
de Sofia ne porte point de date a été reelige en 1846 ou vers cette date. Cette conclusion
nous semble la bonne, du fait aussi que cette date se situe apres les deux éditions de l'abecé-
daire albanais publié par Vekilhardji 1 A Constantinople (en 1844-1845).

Les idees dont s'est inspirée la publication de cet abécédaire figurent aussi bien dans
l'appel que dans la lettre adressée A J. Tsaly. Celui-ci, neveu de Vekilhardji, se trouvant
A Vienne, n'avait pas compris combien les sacrifices matériels nécessaires it l'édition de l'ab&
cédaire étaient profitables au peup/e. La lettre porte la mention : 7 avril 1846, de Bucarest

Vienne
L'ideal similaire des deux représentants des peuples bulgare et albanais releve de leur

lutte commune pour la libération nationale. La publication de ces lettres constitue en 'neme
temps un encouragement à découvrir d'autres liens qui ont da exister entre I. Seliminski
et N. Vekilhardji et dont les témoignages doivent attendre dans quelques archives inexplorées
d'etre découverts.

A. C.

ANINEANU, MARTA, Din aclivitalea diplomalicd a lui Alecsandri. Corespondenfffl
Medité, 1859, 1862 [De l'activité diplomatique de Vasile Alecsandri. Correspondance
inédite, 1859, 1862], dans s Studii i materiale de istorie modernA o, vol. II, Editions de
l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1960, p. 257-281.

L'auteur s'occupe de quelques-unes des lettres de Vasile Alecsandri qui présentent
un intéret politique. Jusque-li inedites, ces lettres, datées de janvier et mai 1859 et février
1862, furent expédiées de Turin et de Paris. A l'exception d'une seule, adressée au prince
régnant Couza, les autres sont envoyées par le poète à son frere, Iancu Alecsandri, qui était
alors le correspondant du gouvernement de Moldavie à Paris et à Londres. L'article releve
l'attitude de l'asile Alecsandri apres l'Union, lorsque, en sa qualité de ministre des Affaires
Etrangeres de Moldavie il deploie une activad soutenue en vue d'attirer l'attention des.
diplomates étrangers et de Fopinion publique sur les Principautés roumaines. L'auteur montre

avec, tt l'appui, des citations extraites de la correspondance annexée tt son article comment
Vasile Alecsandri est parvenu A mener A bonne fin deux missions difficiles découlant des
complications diplomatiques du debut du regne de Couza : la reconnaissance, par l'Occident, de
la d3uble élection de Couza comme prince régnant de Moldavie et de Valachie, acte qui
contrevenait tt la Convention de 1859, et l'obtention de l'adhésion de la France et de Malle

l'union complete des deux principautés.
Il faut, en meme temps, signaler un fragment de la lettre du 25 mars 1859,

adressée à Tallen, oil ce dernier est prié par son frere d'obtenir de Cavour la creation A Turin
d'une chaire de littérature roumaine et l'admission d'eleves roumains à l'Ecole militaire du
Plémont. U ressort egalement de ce fragment qu'une bibliotheque italienne avait été offerte b
l'Université de Bucarest.

2 Cf. V. Papacostea, Sur l'abécédaire albanais de Vekilhardji, Balcania *, I, 1938.
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Récemment Turin a célébré le centenaire de lit création de la chaire de langue roumaine
ii l'UnIversité de cette ville (1863) par le gouvernement des Principautés roumaines, par
l'intermédiaire de Giovenale Vegezzi-Ruscalla. Cet événement culturel et scientifique d'une
haute importance pour l'étude des langues romanes, réalisé il y a un siécle, a été probablement
une conséquence des démarches de Vasile Alecsandri reflétées dans sa correspondance.

S. H.

GALKINE, I. S., ,E(un.eamamus eeponeüenux aepaseae e cenau e 0C80608UMeAblibt.41 88U-
arcercuem napoaoe eeponeacwort Typnuu 1906-1912, Moscou, 1960, 266 p.

La monographie d'I.S. Galkine est consacrée A la lutte de libération nationale en Crète,
en Albanie et en Macédoine au cours des sept années qui précédèrent les guerres balkaniques.
GrAce k une abondante documentation, puisée dans de nombreuses publications parues A Londres,
Berlin, Paris et Leipzig, et complétée A l'aide des données fournies par /es archives sovié-
tiques, et plus particulièrement par les fonds des consulats russes des territoires en question,
l'auteur réussit it élucider quelques aspects mal connus du mouvement antiottoman.

Galkine étudie parallètement l'action diplomatique des grandes Puissances (Angleterre,
France, Autriche-Hongrie et Russie) et des milieux dirigeants des Etats balkaniques Serbie,
Bulgarie, Grèce et Monténégro). Pour réaliser ses visées expansionnistes, la bourgeoisie
nationaliste des pays balkaniques entre en collusion avec les impérialistes étrangers, faisant
ainsi de la question des territoires de la Turquie d'Europe un probléme central de la politique
européenne des années 1905-1912.

L'ouvrage de Galkine comprend trois parties. Dans la première, consacrée A la question
crétoise et k la position adoptée par les Etats européens au cours de la période 1905-1912,
l'auteur rappelle que la réunion de la Crète ii la Grèce a été réalisée grace it la lutte des
masses populaires contre les spahis et l'administration turque, et qu'elle déjoua les projets
de l'Angleterre, qui se proposait d'occuper la Crète pour ses propres buts stratégiques.

Les He et IHe parties sont consacrées it la lutte de libération de l'Albanie et de la
Macédoine de sous la domination ottomane et it la politique des Etats européens dans
ce problème.

Les forces révolutionnaires sont groupées autour des organisations de lutte d'Albanie
et de Macédoine z le Comité révolutionnaire central d'Albanie et l'Organisation révolutionnaire
intérieure macédonienne. Une série de faits évoqués par l'auteur attestent que les forces révo-
lutionnaires albanaises et macédoniennes entretenaient des rapports permanents en vue d'une
action commune.

Les grandes puissances européennes, incapables d'endiguer le mouvement de libération
des peuples balkaniques, s'appliquèrent A le faire servir A leurs propres fins. Tel fut l'objet de
l'activité fébrile de la diplomatie européenne, que l'auteur retrace d'une façon détaillée.

Les rivalités entre les grandes puissances influencérent en grande partie les résultats
de la lutte antiottomane en Albanie et en Macédoine, qui n'acquirent pas une vraie indépen-
dance. Si les Albanais réussirent du moins A créer en 1912 un Etat national, par contre les
Macédoniens, par suite d'un ensemble de circonstances d'ordre extérieur et intérieur que l'auteur
analyse en détail, ne purent pas accéder k l'indépendance. Le problème macédonien fut
résolu non point par la voie démocratique, mais par les guerres entre les Etats balkaniques
(en 1913), avec l'immixtion des Etats impérialistes (p. 246).

L'ouvrage d'I. S. Galkine intéressera tous ceux qui s'occupent du problème des mouve-
ments de libération nationale dans les Balkans. Les conclusions auxquelles aboutit l'auteur
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par l'étude de la Iutte de libération des masses populaires de Créte, d'Albanie et de Mae&
doine, prouvent combien peu scientifiques sont les tithes de l'historiographie bourgeoise
(représentée par St. Protid,V1. Djodjevid, G. Gooch, R. Poincaré, H. Wendel, etc.), selon lesquel-
les les masses populaires des pays en question se seraient montrées passives, attendant leur
libération de la part des grandes puissances.

BIYCKHOÒLU, TEVFIK, Birinci Tiirkiye BOW& Millet Meclisi' nin hukukl stalitsil ve ihti-
lillci karakteri [La première Grande Assemblée Nationale Turque. Son statut légal et
son caractère révolutionnaire], Belleten *, Ankara, no 96, 1960, p. 637-664.

L'auteur commence par passer en revue les circonstances historiques qui ont donné
naissance a la première Grande Assemblée Nationale Turque.

La défaite de la Turquie dans la première guerre mondiale, les conditions humiliantes
imposées au gouvernement turc par les traités de San Remo et de Sévres, ont provoqué la révo-
lution nationale bourgeoise de caractère antiféodal et antiimpérialiste, dirigée par Ataturk.

De novembre 1918 it mars 1919 les puissances victorieuses l'Angleterre, la France
et l'Italie auxquelles se joignit ultérieurement la Grèce, occupèrent les régions d'une impor-
tance économique et stratégique vitale de la Turquie d'Europe et de l'Anatolie. Seules les
régions de l'est et une partie de l'Anatolie du Nord soit qu'elles fussent peu intéressantes
économiquement, soit qu'elles fussent difficiles it occuper avaient échappé au contrale des
vainqueurs. Or cette région non occupée était habitée par une population turque compacte,
nourrie d'une vigoureuse tradition nationale. Ici s'étaient retirées, avec tout leur armement, quatre
des meilleures divisions de l'ancienne armée ottomane. Le gouvernement d'Istanbul, le sultan
en tate, &aft complètement compromis aux yeux du peuple turc, qui le considérait comme
une marionnette entre les mains des occupants. Dans les régions libres comme dans les régions
occup ées, la population désirait l'abolition du régime corrompu des sultans et réclamait des libertés
démocratiques. Le souffle de la Grande Révolution d'Octobre encourageait ces aspirations et
leur imprimait un vigoureux élan.

C'est dans ces conditions historiques qu'au lendemain du congrès.cle Chiraz (4-11
septembre 1919) prenaitnaissance l'Association pour la défense des droits de l'Anatolie et de
la Roumélie. L'occupation d'Istanbul par les puissances alliées, l'arrivée en Anatolie d'Ataturk,
que son activité antérieure faisait considérer comme le leader de la lutte de libération, sont
les facteurs qui hatérent la constitution de la Grande Assemblée Nationale d'Ankara. Cette
importante institution politique de caractère bourgeois naissait dans les conditions de la lutte
de libération nationale contre les envahisseurs et, sur le plan intérieur, dans les conditions de la
lutte contre le pouvoir réactionnaire du sultan et contre les partisans de l'ancien état de choses.

Quelle était la base légale de cette assemblée ? La réponse a cette question nous est
fournie par le He chapitre de l'étude de M. Biyckhoglu. .

La Grande Assemblée Nationale Turque représentait en premier lieu les intéréts de la
bourgeoisie nationale et, d'une manière générale, les aspirations du peuple turc it la liberté.
La Grande Assemblée Nationale représentait en une assez grande mcsure le peuple turc, si
l'on tient compte du ralliement ultérieur des groupes de députés d'Istanbul, de Roumélie et
de Malte. Elle était enfin un organe exécutif adéquat, grace au caractèr e actif que lui impri-
maient les circonstances historiques de l'époque. Les lois et les décisions adoptées par elle
étaient mises en application sans délai. En ceci résidait son caractére révolutionnaire *remarque
'auteur avec raison, compte tenu du caractère national bourgeois de cette révolution.
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25 c. 4228

On a reproché à la Grande Assemblée Nationale d'avoir accorde des pouvoirs trop
étendus à son president Mustapha Kemal Ataturk. o La 'chose s'explique précisément par
le caractere révolutionnaire dont nous avons parlé a répond l'auteur h cette objection. En ces
moments critiques, le systeme de la separation des pouvoirs au sens constitutionnel bourgeois
ellt mis en peril l'existence meme de la Grande Assemblée Nationale et celle du peuple turc
tout entier.

C'est également par ce caractere révolutionnaire que l'auteur explique l'inexistence,
dans cette phase, des partis politiques.

Cet état de choses est illustré par le a Programme politique, social, administratif et
militaire o de l'Assemblée organe de la bourgeoisie nationale programme exposé en sub-
stance en ces termes, le 13 septembre 1920, par le President Ataturk

La Grande Assemblée ala ferme confiance qu'avec l'appui de la nation elle réussira
affranchir le peuple turc du joug a de l'impérialisme et du capitalisme a.

Dans les problemes sociaux, la Grande Assemblée Nationale tiendra compte en
premier lieu des besoins pressants du peuple turc.

Le pouvoir appartient au peuple, sans conditions ni limites.
L'armée est l'armée du peuple.

L'auteur relate ensuite les premiers succes remportés par la Grande Assemblée Nationale
dans la lutte de liberation et met en relief la personnalité de son president, Kemal Ataturk.

L'étude de M. Biyckhoglu nous fait connaitre les circonstances historiques réelles qui
entourerent la fondation de cette institution moderne de la vie politique du peuple turc, ainsi
que certains traits specificities de la Grande Assemblée Nationale Turque, et par là elle nous
aide h comprendre les événements politiques, militaires et sociaux ultérieurs.

M. A.

AVRAMOVSKI, 2IVKO, Sukob interesa Velike Britanije i NemaJke na Balkanu noel drugog svef-
skog rata [Le conflit entre les intérets de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne dans les
Balkans h. la veille de la deuxième guerre mondiale], Institut drugtvenih nauka. Odel-
jenje za istorijske nauke. Poseban otisak iz Zbornika radova. Istorija XX veka,-II
1961, 158 p.

L'étude de Zivko Avramovski contient beaucoup de choses intéressantes touchant
l'histoire contemporaine des Balkans. En dépit des difficultés considérables auxquelles
il s'est heurté pour se documenter sur les divers aspects du probleme, à défaut notamment
de matériaux d'archives accessibles dans les pays balkaniques l'auteur a néanmoins réussi

embrasser ces aspects et à apporter ainsi une contribution sérieuse h la connaissance de
l'histoire des Balkans dans une période dont trop peu de chercheurs se sont occupés jusqu'it
ce jour.

Partant du conflit qui opposait les intéréls économiques des deux grands États capita-
listes, l'auteur retrace d'abord l'expansion économique de l'Allemagne dans les Balkans
et indique la position adoptée par la Roumanie.

La Grande-Bretagne a tenté de contrecarrer l'influence économique de l'Allemagne en
accroissant le volume de son propre commerce avec les pays balkaniques, en consentant des
.emprunts h ces pays et en essayant d'obtenir l'affiliation de la Bulgarie au Pacte Balk.anique.
Mais le gouvernement Chamberlain adopta-une politique de concessions à regard des regimes
fascistes, laquelle aboutit aux accords de Munich et aux consequences qui en découlèrent, dont
runt fut l'accor-d économique roumano-allemand du 23 mars 1939, que l'auteur considere comme
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l'un des plus remarquables weds de VAllemagne, visant it lui assurer une balance de devises
favorable (p. 56).

L'action de la Grande-Bretagne pour la constitution d'un bloc antiallemand en Europe
de l'Est était dictée avant tout par la crainte de voir l'Allemagne attaquer la Roumanie. Cette
tentative ayant échoué, l'Angleterre offrit des garanties unilatérales it la Gréce, A la Roumanie
(p. 76-81) et it la Yougoslavie, et accorda des credits A certains de ces pays. L'auteur décrit
d'autre part les actions entreprises par l'Allemagne pour emplcher la formation d'un bloc
pro-britannique dans les Balkans et surtout pour faire sortir la Yougoslavie du Pacte Balkanique
et obtenir son adhesion A l'axe Berlin-Rome (p. 120-132). A cet effet l'Allemagne a exercé
sur la Yougoslavie une pression indirecte et encourage de tout son pouvoir les mouvements
separatistes.

Hitler nourrissait la plus vive méfiance it l'égard de la Roumanie et usa de tous les moyens
et de toutes les pressions possibles pour l'amener A renoncer it ses obligations envers ses allies
(p. 145-150).

L'une des idées directrices de l'étude de 2. Avramovski est d'indiquer les raisons pour
lesquelles la guerre a surpris les pays balkaniques divisés, ce qui empecha la constitution d'un
bloc balkanique antiallemand.

L'auteur souligne avec raison (p. 156) que cet état de choses avait pour cause première
la néfaste politique antisoviétique des gouvernements bourgeois des pays balkaniques, hostiles
it tout accord ou pacte avec l'Union Sovietique. Or constate l'auteur sans la parti-
cipation de l'U.R.S.S., tout système de sécurité dans l'est et le sud-est de l'Europe était illusoire
A cette époque * (p. 156).

La politique conciliante de la Grande-Bretagne envers l'Allemagne a également contribué
aux hesitations des pays balkaniques et, d'autre part, l'Allemagne disposait de nombreux
moyens pour empAcher l'affiliation de ces pays it un bloc antiallemand. Sa position stratégique,
beaucoup plus favorable que celle de l'Angleterre, lui a permis d'exercer sur eux une pression
directe, et cela plus spécialement A regard de la Yougoslavie et de la Roumanie , misant
sur les contradictions qui opposaient entre eux plusieurs de ces pays. Dans ces conditions, et
tenant compte en outre de l'attitude antifasciste des masses populaires, les gouvernements des
pays ballcaniques n'osèrent ni adhérer it des blocs antiallemands ni se joindre it l'Allemagne,
mais adoptérent une politique de non participation A des blocs.

Pratiquant les uns envers les autres une politique égaste, les gouvernements des pays
bakaniques se trouvèrent pratiquement isoles et furent pour les forces fascistes une prole facile.

Cette idée essentielle se &gage clairement de l'étude, généralement bien documentée, de
2. Avramovski.

Culture

VULCANESCU ROMULUS, Cctractere tnrudite Mire portul popular roznIn fi eel dome [Caractères
apparentés du costume populaire roumain et slovaque], dans Studii si cercetAri de istoria
artei s, IX, 1962, no 2, p. 307-333, avec résumés en russe et en français.

Les données historiques du sujet se rapportent au* elements du substratum antique
(Illyret, Celtes, Scythes, Sarmatmet surtout Daces) et du commencement du moyen Age (Slaves) ;
au &placement et A l'établissement des pAtres roumains en Slovaquie XVe XVIIe sacks
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(l'auteur s'appuie dans ses recherches sur les conclusions et les documents de la récente mono-
graphie du professeur Joseph Maéurek, Valasi 0 zapadnich Karpatech v 15.-18. stoletr., Ostrava,
1959, 527 p.) ; aux elements fournis par les artisans et travailleurs slovaques établis en Cri§ana
et au Banat (XVIIIe et XIXe siècles).

Partant de ces données et apres une caractérisation d'ensemble des costumes des
deux peuples, l'auteur analyse les influences roumaines sur le vetement populaire slovaque sins'
qwe les influences slovaques sur le vetement populaire roumain. De meme, on trouve
mentionnés certains elements communs aux regions sud-danubiennes comme, par exemple, la
chemise it fustanelle ou encore un type de pantalon que portent les pAtres et qui derive selon
toute probabilité du cioarec illyro-thrace.

En vue d'une etude plus approfondie des circonstances historiques qui viennent it
l'appui de telles influences, voici quelques données s'y rattachant :

1. La circulation de certains produits de Boheme et de Hongrie vers le Danube infé-
rieur, au Xe siècle (NA, confirmée par :

le temoignage du knéaz Sviatoslav, datant de 969, dans lIonecT Bp ememimx am
Moscou-Leningrad, 1950, p. 48;

les découvertes effectuées au cours des fouilles de GarvAn-Dinogetia, où l'on a trouvé,
entre autres, trois pendentifs et deux anneaux datant du XIe sack, du type de ceux pro-
venant de Boheme, Hongrie et Pologne : Petre Diaconu, Un pendentiv globular descoperit la
Bisericufa-Garain [Un pendentif globulaire découvert it Bisericuia-GarvAn], avec résumés
en russe et en français, dans Studii si cerceari de istorie veche 11, IX, 1958, no 2, p. 445
449 ; E. Coma et G. Bichir, 0 noud descoperire de monede ;I obiedi de podoabd din secolele
X X I In apzarea de la Garvdn (Dobrogea) [Une nouvelle découverte de monnaies et de pieces
de parure des Xe XIe siécles h GarvAn Dobroudja], avec résumés en russe et ea frahçais,
dans Studii si cercetAri numismatice *, III, 1960, p. 227-231.

2. La circulation du sel de Transylvanie en Slovaquie, i fa haute époque féodale,
attestée par plusieurs toponymes : V. Chalupecky, Dve studie k &fin= Podkarpalska, dans
a Sbornic Filosofické Faculty lo, Université de Bratislava, III, 1924-1925'.

3. La presence des Roumains dans toute la zone des Carpates de nord-est, inclusivement
la Slovaquie, aux XIe XIVe siécles : N. DrAganu, Romtnii In veacurile IXXIV pe baza
toponimiei f i a onomasticei [Les Roumains aux IXe XIVe siecles, sur la base de la topoadrmie
et de ronomastique], Bucarest, 1933, chap. V et la carte.

Soulignons, pour conclure, que le travail de Romulus VulcAnescu, fondé sur une analyse
compétente, fait ressortir, dans le domaine du costume populaire, les elements de contact des
civilisations du sud-est de l'Europe.

D. C. G.

Rtnolaka i folkloristiEiska ispitivanja u Livanjskom Polju [Recherches ethnologiques et
folkloriques effectuées en Livanjsko Polje], dans Glasnik zemaljskog Muzeja u
Ssrajevu. Etnologija t, N. S. XVXVI, 1960-1961, p. 3-330.

Livanjsko Polje est une depression karstique, i 700 m d'altitude, de 65 km de long
et d'approximativement 6 km de large, située A l'est des Alpes dinariques danz le sud-est de
la Bosnie. Elle compte cnielque 34 000 habitants groupés autour de la petite ville de Livno,
mais est isolée du reste du monde par les montagnes qui l'entourent de tous les ekes. C'eqt,
ce qui explique comment te territoire a conserve de nombreux caracteres archalques qui
f ont l'objet de la présente etude, fruit des recherches de 11 spécialistes de Sarajevo.
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Ils y unt constaté. entre autres, les traces laissées par une population romane, aujourd'-
hui slavisée, dans des mans tels que Arnaut, Bailo, Bobani, Cincar, Cincerouac, Katun,
Urse, Ursici, Ursina Kokra, Vlahovij, etc. La langue slave de la population locale conserve
encore certains vocables d'origine romane, contrite, par exemple brzar, brzdar, bruzar ou
bronzar e.outre pour le fromage s, fugirati efuir s, kantati e chanter a, pa§kula s pAturage s,
ludar « rich u.. de femme A, hula petit pain raid s. L'un des autcurs, Spiro Kulgié, conclut
comme suit : Conune le montrent les sources et de nombreux toponymes, vivait là également
au Moyen Age une importante population ancienne, valaque. Nos recherches ont considéra-
blement éclaird le processus méme du mélange ethnique des populations slave et valaque
(p. 324). Ou encore : s Co m m e l'indiquent les recherches ethnologiques et linguistiques
effectuées, la population valaque a grandetnent contribué à la formation des deux groupes
essentiels (ikavien et itikavien) de la population de Livno » (p. 20).

H. M.

NIKO KURET, Der Weihnachisblock bci den Slovenen, Schweizerisches Archly filr
Volkskunde s, 57. 1961, p. 153-159.

Cet article est une réponse, tardive mais bien venue, à une affirmation faite en 1925
par Edmund Schneeweis (Die iVeihnachtsbrauche der Serbo-Kroaten, paru dans s Ergänzungs-
heft XV zur 'Wiener Zeitschrift fiir Volkskunde s, 1925, 16-28, 175-194), et scion laquelle
cette coutume aurait complètement disparu en Slovénie depuis 1850. Or, les nombreux docu-
mentaires que l'auteur transcrit avec attention et méticulosité sont IA pour prouver qu'au con-
traire cette coutume fait preuve d'une grande vitalité, au point qu'on pent, aujourd'hui encore,
en constater l'existence. Sur 102 villages étudiés ces dernikes annees, la coutume subsiste
encore dans 12 d'entre eux, avec tous ses détails. Une carte kablie par Niko Kuret nous
montre d'ailleurs que les localités °it elle est encore pratiquée sont situées dans l'ouest de la
Slovénie, .pres de la frontiere italienne, plus exactement de la province du Frioul et de la zone
de Trieste. L'auteur fait remarquer que la coutume a disparu IA où les pokes modernes ont
remplacé les Atres d'autrefois, et montre l'importance de cc rapport de causalité. L'idée avait
d'ailleurs deja été exprimée par le chercheur et folkloriste roumain A. Viciu dans Colinde
din Ardeal, datini de creiciun f i credinfe poporane [Chants de Noël transylvains, coutumes de
Noël et croyances popu]airesj, Bucarest, 1914, p. 15 , où il rnentionnait que erne coutume
exisle également chez les Roumains de Transylvanie. Selon lui, sa disparition est étroitement
liée à celle des e Atres à l'ancicnne mode s. En fait, l'existence de cette coutume en Slovénie
n'est pas non plus sans rapport avec celle des zones slaves limitrophes : Croatie, Bosnie, Her-
zégovine ; comme on le voit, cette pratique est largement répandue dans les Balkans (voir,
sur le même sujet, l'article de Radmila Kajmakovié : Boiiéni obi6aji, dans e Glasnik
zemalskog Muzeja u Sarajevu. Etnologija s, 15-16 (1960-1961), p. 221-227, oil elle
montre la vitalité de cette coutume chez les Croates de la zone Livanjsko Polje). A l'appui de
ses affirmations, l'auteur décrit la façon dont la 'Ache est préparée, dont on l'apporte
la maison, le cérémonial avec lequel elle est placée sur le feu, les rites annexes consistant
en offrandes d'aliments et en réunions familiales autour de la bfiche, le tout assorti d'une
foule de croyances touchant la prévision du temps et de superstitions au sujet de l'avenir.
Ainsi, nous dit l'auteur, les gens essaient dc deviner l'avenir d'après la rapidité plus ou
moins grande de la combustion, les ombres jetées par les flammes, la direction du feu, la
fagot' plus ott moins réguliere dont il bretle. Méme chose avec la braise, alors que la cendre
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elle, est jetée sur les champs, le but pratique, ici, s'ajoutant aux superstitions. De 1eur We,
les Mies it =trier ont aussi leurs croyances et, dans certains villages, pratiquent lute variante
assez bizarre. Ainsi, elles croient que la duree de la combustion indique le moment oa elles se
marieront (dans les fetes de Noel, il existe des pratiques divinatoires autour de cette /Ache).
Aussi organise-t-on de véritables concours entre les filles, chacune apportant sa bache dans la
meme maison ot, ensuite, elles surveillent toutes ensemble la combustion et en tirent certaines
conclusions sur leur avenir. Meme s'il ne venait pas combler une lacune dans la littérature
internationale de spécialité, l'article de Niko Kuret n'en serait pas moins intéressant, car il
apporte, avec force details, une foule de precisions et de descriptions nouvelles, ainsi que des
interpretations remarquables autant que prudentes.

A. F.

EPPELSHEIMER, HANS W., Handbuch der Weltliteratur von den Anfangen bis zur Gegenwart,
Frankfurt/Main, Vittorio Klostermann, 1960, 808 p.

Bien connu pour ses contributions h la bibliographie courante de la littérature allemande,
l'auteur a essayé d'englober dans un seul volume les données nécessaires à l'étude de l'histoire
de la littérature mondiale. En tachant de grouper les indications bibliographiques de la
manière la plus propre à faciliter l'orientation claire et complete dans cet important
domaine de la culture universelle, il présente d'abord les littératures orientales, les littératures
classiques (grecque et romaine), puis les littératures occidentales au moyen Age et, finalement,
les littératures réparties par siècles, du XVIe au XX° siecle. Deux chapitres ont pour objet de
regrouper les données et de servir en sorte de guides synthétiques : les littératures des. différents
peuples (par ordre alphabétique) et les contributions it divers themes, motifs, problemes litté-
raires (par ordre alphabetique du probleme : almanachs, anecdotes, litterature ouvrare, etc.).

L'ouvrage représente assurément une introduction utile à l'étude de cette matfere ;
aussi une serie de lacunes était-elle inevitable. Sans entrer dans les details, insistons toutefois
sur certains aspects importants ayant trait à la méthode de travail et au but poursuivi par le
manuel.

Nous estimons que les auteurs choisis pour figurer dans des paragraphes spéciaux auraient
da l'etre selon des criteres précis et bien clairs. De meme, nous ne pouvons pas comprendre l'ab-
sence de Fr. Engels et de V. I. Lanine, ni comment Bismarck y figure A titre d'écrivain, ni
pourquoi ne figurent point d'autres théoriciens remarquables, comme par exemple A. Gramsci.
La liste des rubriques consacrées aux écrivains du sud-est de l'Europe denote, par ailleurs,
que l'ouvrage continue certaines vieilles tendances occidentales qui ravalent les littératures
de cette region au rang des littératures mineures. Un manuel qui se propose de presenter
la littérature universelle devrait procéder A une judicieuse mise en valeur de la contri-
bution des écrivains de partout au tresor mondial de la civilisation et établir les vraies propor-
tions qui s'imposent entre l'ceuvre d'un Chatterton, d'un Sénancour (cit.& dans le man. uel)
et d'un H. Botev, d'un C. Palamas, d'un I. Vazov, d'un Dj. Iaksid (non cités par le manuel).
Du reste, la littérature roumaine n'y est represent& que par M. Eminescu. Nous considérons
néanmoins que la circulation mondiale ,de l'ceuvre de I. L. Caragiale, CreangA, Sdoveanu
et bien d'autres, imposait une selection moins étroite. (Les données relatives it M. Eminescu
sont surannées ; ne figurent pas non plus les volumes parus depuis 1944, la liberation de la
Roumanie, ni l'édition fondamentale de Perpessicius). Les concepts perimes dont use l'auteur
du manuel sont également la cause de l'absence totale de la littérature byzantine, bien que toute
une série d'écrivains aient acquis droit de cite dans la littérature mondiale grAce aux recherches
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des dernières dizaines d'années. Nous formulerons également des reserves quant it la faeon
dont l'auteur a cru opportun de caracteriser chacun des écrivains, dans l'introduction, ou
certaines oeuvres, en notant ses observations entre parentheses rondes. De telles caracté-
risations sont d'une utilité manifeste pour tout chercheur, mais il importe qu'elles soient
faltes dans un esprit scientifique ; autrement elles ne font que déformer et minimisent la valeur
d'un pareil effort.

En ce qui concerne les données bibliographiques, l'auteur incline, comme il fallait
s'attendre, vers les traductions ou les references parues en langue allemande. Certaines lacunes
concernant des etudes notoires (au paragraphe sur Shakespeare, aux paragraphes bibliogra-
phiques consacrés aux littératures française, russet soviétique, etc.) sont toutefois assez graves.

Le travail de H. W. Eppelsheimer aboutit pourtant à des énoncés et des solutions
intéressants, surtout par l'exposé des courants littéraires, et des tendances communes à des
siecles entiers. De cette manière, le progres constant de la littérature universelle s'ébauche
au long des chapares, bien que les lacunes, que nous n'avons signalées qu'en partie, n'offrent
parfois que l'image de la littérature comme fragment des fragments.

Introduction utile, plutta que manuel, l'ouvrage du bibliographe allemand fera proba-
blement l'objet d'une nouvelle edition, où les (Wants de méthode, les Maas théoriques et ceux
concernant certains ermines doivent etre éliminés.

A. D.

SANDROVSKAIA, V. S., Die bgzantinischen Fabeln in den Leningrader Handschriften-
sammlungen, e Probleme der neugriechischen Literatur *, III, Berlin, 1960, pp. 10-20
(Berliner Byzantinische Arbeiten, 16).

L'auteur (Merit les variantes des fables byzantines llow,xoX6yog, IlouXoVyog et AL-11-
yrrn.q wept 'ray Tcrpozn68cov Ccf)o)v des mss. 202, 488 et 721 de la Bibliotheque publique
d'Etat de Leningrad et les compare aux variantes publiées jusqu'à ce jour. Le Porikologos
est contenu dans les mss 202 et 488, la Fable des Oiseaux et la Fable des Quadrupèdes
dans les mss 202 et 721, ce dernier ms étant l'ancien Codex 92 Lesbiacus de la bibliotheque
du co.uvent de Limon, décrit par A. Papadopoulos-Kerameus dans '0 iv KCJVCITONTLVOU-
7C6XCL aX7)VLX6g Cf1X0X0r,Xq ai5XXoyog, llapCipTlip.OL TO5 Le3T61.LOU, Mocupoyoparetoç Bi.f1XLo-
8.ipal..., Constantinople, 1884, t. I, p. L0' et 80-81, manuscrit acquis en 1915 par la Biblio-
theque de Leningrad. V. S. gandrovskaIa donne également une description complete de
chacun de ces manuscrits.

Pour la variante du Porikologos du ms. 488 de la bibliotheque de Lcningrad, outre la
version publiée par A. Papadopoulos-Kerameus dans Byz. Zeit s, 20, 1911, pp. 137-139
et citée par V. S. gandrovskala (p. 13), il y a lieu de mentionner également la version publiée
par A. Camariano dans son etude Poricologos si Opsarologos grecesc. Condamnarea strugurelut
fi reavratirea Tirului In limba bizantind ;i prelucrdrile lor In neogreacd, slavd, lured ;i romtrul
Cu o introducere despre Povestea pdsdrilor ;I Povestea patrupedelor [Porikologos et Opsaro-
logos grccs. La condamnation du Raisin et la Rebellion du Hareng-saur en langue
byzanttne et leurs adaptations en néo-grec, en slave, en turc et en roumain. Avec une
introduction sur la Fable des Oiseaux et la Fable des Quadrupédes], CercetAri Literare s,
III, Bucarest, 1939, p. 106-107. V. S. Sandrovskala suppose (p. 14) que le texte du ms.
488 part d'une redaction differente de celle du ms. th. gr. 244 de Vienne qui est à la base
des editions du Porikologos publiées par C. Sathas et G. Wagner. C'est également ce qu'affirme
et démontre d'une maniere circonstanciée A. Camariano qui, dans l'ouvrage cite analyse cette
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fable et établtt l'existence de 4 rédactions différentes éditées ou manuscrites la première
rédaction correspondant au ms. viennois (v.p. 53) et la troisième au texte du Porikologos du
ms. 488 (v.p. 58). A. Camariano ne s'occupe pas du texte du Porikologos du ms. 202 de
Leningrad, qu'elle n'a pas eu l'occasion d'examiner.

Comparant 1 etexte du Porikologos des deux manuscrits de Leningrad à celui de la variante
publiée par G. Wagner (Carmina graeca medii aevii, Lipsiae, 1874) d'après le ons. de Vienne
précité, l'auteur conclut que ces trois variantes partent de trois réclactions différentes (cf. p. 18).
En ceci il s'écarte des conclusions de Camariano qui, sans avoir connu intégralement les variantes
des mss. de Léningrad, mais en comparant entre eux le ms. de Vienne, rédition de G. Wagner,
rinterprétation de D. C. Hesseling (Notes critiques sur deux poèmes grecs da Moyen Age,
dans e Byzantion *, I., 1924, p. 305-316) et les variantes de la Fable des Oiseaux du Codex
Lesbiacus 92, publiées par A. Papadopoulos-Kerameus CO Iv KcovavorrovansoXet, balvock
cpacaorxèç a6)3oyoq, Trapcivrollocc TO 14' ,z61.1.ou, II:acnoypcapocèv SeXTEov), Constantinople.
1885, p. 65-68), établit une dépendance certaine entre le Codex Petropolitanus CCII et
le Codex Lesbiacus 92 s, respectivement entre les mss. 202 et 721 de la Bibliothèque de Lenin-
grad (cf. op. cit., p. 38, note V).

En itudiant les variantes de la Fable des Quadrupades d'après les mss. 202 et 721 de Lenin-
grad, le ms. 244 de Vienne et le ms. 2911 de Paris, V. S. gandrovskaTa aboutit à la conclusion
qu'll s'agit de deux groupes distincts de mss., run comprenant les 2 mss. de Leningrad et celui
de Vienne, et un autre dont fait partie le ms. de Paris utilisé par G. Wagner pour son édition
(cf. p. 19-20), conclusion qui concorde avec celle de A. Camariano (cf. op. cit., p. 44, notes
III et IV).

M. V.

HAZAI, G., Testes turcs du Rhodope, o Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
t. X, 1960, fasc. 2, p. 185-229.

L'auteur reproduit en écriture phonétique un certain nombre de contes et d'autres textes
folkloriques recueillis chez la population turque des montagnes de Fthodope (R.P. de Bulgarie).
Un glossaire joint aux textes facilite la connaissance des dialectes turcs de cette région.

R. P.

GALDI, L., Un grand disciple roumain de J. Kochanowski, le métropolite Dosithee. Contribution
l'histoire de l'ancien vers rournain, e Studia Slavica VI, 1960, fasc. 1-2, p. 1-21

Dans cette ètude, L. Gáldi, justement réputé pour ses recherches sur la littérature rou-
Maine, allie une fois de plus l'information historique et littéraire à ramie minutieuse des parti-
cularités de style et de langue.

Alors que beaucoup de ses prédécesseurs dans ce domaine, mentionnés dans l'Intro-
duction, ne se sont occupés que fugitivement de la métrique de Dosithée, Gáldi aborde le premier
rétude approfondie de cette métrique, dans le dessein d'établir jusqu'à quel point l'auteur du
Psautier en vers a subi l'influence du poète polonais Kochanowski. L'auteur rappelle è. ce
propos qu'au temps de Kochanowski la poésie polonaise passait du type anisosyliabique (dont
use Miron Costin dans sa Viata lumii [Vie du Monde], au type isosyllabique. Dosithée adopte
ce dernier métre et note les termes techniques respectifs sloveniturd (sy/labe), peweche,
cluoild (2 syllabes), celveroduoild (hImistiche octosyllabique).
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L'auteur passe ensuite en revue toutes les formes de vers du Psautier de Dosithée et les
compare it celles de l'original polonais, en signalant et expliquant les modifications apportées

celui-ci par Dosithee. 11 groupe dans une premiere catégorie les vers qui conservent dans la
traduction roumaine le metre de l'original. Ainsi les vers octosyllabes it césure mediane
sont transcrits fidelement, parce qu'ils correspondent k l'octosyllabe trocha1que des poésies
populaires roumaines. L'alexandrin à césure médiane est communément employe dans la poésie
slave, mais inconnu des Roumains. Dosithée use parfois du rythme amphibrachyque :

Auzi-va Domnul din sfinta lui slavd DJ-Lulu I u-Luu.Lu
A lui rugaminte fax% de zAbavd

Lorsque les hémistiches amphibrachyques font partie du meme vers, l'on a le schema
suivant

qui a des correspondances italiennes et espagnoles, mats que l'on rencontre également dans
la ballade populaire roumaine Miorifa (,De ce esti nilzdrAvanii... s).

Dosithee use en outre de l'alexandrin :1 2 césures 4/4/4 que l'on ne frouve pas chez
Kochanowski mais qui est commun dans la métrique polonaise. L'alexandrin du type 7/5 et
toutes les formes du décasyllabe 5/5, 4/6, 6/4 ont des equivalents exacts dans la versification
roumaine.

Un second groupe comprend les vers qui traduisent les originaux polonais sur un metre
different. Gildi analyse tous les types de vers, de l'hexasyllabe au vers de 14 sYllabes, et
Indique pour chacun, avec exemples a l'appui, par quel autre rythme et par quels vers d'un
autre psaume ils ont étéremplacés. Ainsi dans certains cas l'hexamétre est remplacé par le
décasyllabe, l'heptamètre par l'alexandrin, l'hendécasyllabe par l'octosyllabe, etc. Les 'metres
prefer& sont l'octosyllabe et le décasyllabe à césure médiane, qui se rapprochent le plus de la
versification populaire roumaine.

11 est intéressant de noter la maniere dont Dosithée traduit les strophes polonaises
composées de vers de metres differents. Ses efforts tendent géneralement it la simplification.
Ainsi une strophe formée de 2 hexasyllabes et de deux hendécasyllabes est traduite en vers
décasyllabes ; la strophe de 2 vers hendécasyllabes et de deux pentametres est remplacée
par des vers octosyllabes.

Dosithée élimine partout la division en strophes, neanmoins on trouve dans deux de ses
psaumes la tendance à introduip une nouvelle strophe. La strophe du Ps. 54 est faite de vers
de 7 et 6 syllabes it rimes croisées a b a b, la strophe du Ps. 57 se compose de 4 alexandrins
4/4/4 et de 2 octosyllabes 4/4 it rimes embrassées a b b a. Aucune de ces formes n'existe dans
le Psautier de Kochanowski, et Geldi croit en trouver des modeles possibles dans les Piesni
de Kochanowski, dans un chant populaire polonais et dans les vieux cantiques religieux polonain

Tout ceci tend it prouver que Dosithee a été non pas un imitateur servile, ma's un homme
cloud du, sens de la poésie et que ne satisfaisait pas un travail de pure forme, mais qui cher-
chait des innovations artistiques propres it conférer la richesse et la variété aux textes destines
aux auditeurs roumains. Ces innovations ne sont pas faites au petit bonbeur, mais tiennent
compte des lois de la langue et concordent avec la versification populaire roumaine. Les diffe-
rences que l'on constate entre les textes polonais et roumain des psaumes et que l'on est
tenté d'attribuer it des sources autres que Kochanowski attestent la culture du métropolite.
qui opere un choix raisonné entre les modeles qu'll a sous les yeux et ne retient que ceux qui
se rapprochent de la tradition folklorique roumaine. Ce sont d'ailleurs précisément ces vers-lit
qui sont entrés dans le folklore sous la forme des colinde (cantiques populaires de Noel).
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Giddi signale en concluant qu'Eminescu a utilisé dans deux de ses poésies Sara
pe deal [Le soir sur la colline] et Mortua est des métres tombés dans l'oubli depuis Dosithée.

L'article de L. GAM' est précieux pour les idées originales qu'il contient et l'argumentation.
serrée qui les impose.

S. A.

POLITIS, LINOS, '0 EoXceak xat h yepgavaxh rpaoaocpLa seat noilern. "Eva xetpdypacpo gi
ReTcappicretç yak 'rò ZoXcap.6. [Solomos et la philosophie et la poésie allemande. Un,
manuscrit avec des traductions pour Solomos]. Probleme der neugriechischen Lite-
ratura Akademie-Verlag, Berlin, 1959, t. IV, pp. 3-19.

L'article de Linos Politis offre un intérdt particulier pour ceux qui étudient l'influence
de la littérature et de la philosophie allemandes dans la péninsule des Balkans. Comme
l'indique son titre, l'article prend pour point de départ un manuscrit contenant des textes.
traduits de l'allemand en italien, destinés it Dionysos Solomos, l'auteur de l'hymne national!
grec. Politis signale notamment que l'influence exercée sur Dionysos Solomos par la philosophie
idéaliste allemande a été longuement étudiée et discutée. Sous cette influence, Solomos a aban-
donné le vers naturel qui était le sien, pour s'assujettir a certaines théories qui ont empe-
chi: sa création poétique.

Le manuscrit en question compte 240 feuillets et contient plusieurs traductions dé
l'allemand, faites par Nicolas Loungis et adressées a Solomos. Beaucoup de ces textes ont été
traduits it la demande du poéte grec, désireux de connaltre les ceuvres des classiques allemands.
Les auteurs des ceuvres phihisophiques sont Fr. Schiller, J. G. Fichte et Fr. W. J. Schelling ;
l'auteur des poésies lyriques est Fr. K/opstock, l'un des premiers représentants 'du classicisme
allemand. L'époque du o Sturm und Drang o est représentée par deux poètes : Gottfried August
Biirger avec sa célèbre ballade Lenore et Fr. Leopold Stolberg avec son poème Heil dir Homer.
Le manuscrit contient en outre de nombreuses traductions de poésies de Gcethe et de Schiller.

Dionysos Solomos a laissé 14 volumes manuscrits de traductions de l'allcmand en italien.
L'étude de ces manuscrits permettra de mieux connaltre les préférences de Solomos touchant
la poésie philosophique et lyrique allemande.

A. Cr.

PETROV, STOIAN, Bulgarian Popular Instruments, Journal of the International Folk
Music Council o, Londres, 12, 1960, p. 34-35 (Texte abrégé d'une communication accom-
pagnée d'enregistrements et de projections, présentée it la xrie Conférence annuel/e
du Conseil International de Musique Populaire Sinaia, 1959).

Actuellement les instruments lt cordes des Bulgares sont la gadulka, It archet, et la bulgaria
ou tambura, It cordes pincées. La gadulka, dont le nom dérive du verbe gaiditi chanter o,
est en forme de poire. Elle est faite en bois de poirier, de cerisier, etc. et sert it accompagner,
notamment en Bulgarie occidentale, les beaux chants de l'époque des luttes pour la libération
nationale. La gadulka a trois cordes : re2 /al /ail (que le joueur raccourcit it son gré par
la pression latérale de l'ongle), superposées a 3-10 cordes harmoniques de résonance. Notons
toutefois que dans le texte complet de sa communication l'auteur signale que d'autres cordage&
sont également utilisés (cf. it ce sujet les indications des époux Kutev, qui affirment que le
nombre des cordes harmoniques de l'instrument va parfois jusqu'lt 12).
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Le groupe des instruments a vent comprend la gal& ou cornimuse, le caval qui est
le plus répandu de ces instruments, la flftte à anche .ou svirka, une fade jumelée a anche,
la dvolanka, le duduk, d'autres encore. Ajoutons que selon d'autres auteurs (Vasile StoIn,
Mano! Todorov) la dvolanka est une fade jumelée à bouchon e et à six trous avec la Hate d'accom-
pagnement a l'unisson d'égale longueur, et a e bouchon mais sans trous.

Les cornemuses le plus généralement en usage sont de deux sortes : l'une a sonorité
grave, l'autre a sonorite aigue. Le son de l'accompagnement à l'unisson est a un intervalle
d'un onzieme au-dessous du son fondamental du petit tuyau a anche libre, nommé gaidanitza.
Ainsl, pour une cornenmse dont le grand tuyau donne le ré, la gardanitza donnera une gamme
chromatique allant de soli à la 2, sans les deux premiers demi-tons sol diAzel et la dibzel.
Ajoutons, pour etre explicites, qu'it l'aide des huit trous de la galdanitza sept à la partie
supérieure du tuyau et le huitieme sur la face opposée, à la hauteur du septieme il est
possible, en découvrant les trous successivement de bas en haut et par le doigté en fourche,
de réaliser l'échelle soil, la', puis la gamme chromatique complete si 1 - sots et la 2. Signa-
Ions it ce propos que parmi les cinq types de cornemuse utilises par les Roumains, l'un des
deux en usage en Valachie est identique celui que nous venous de décrire.

Le caval se compose de trois tuyaux en bois de cornouiller. Il est pourVu de sept trous
la partie supérieure et d'un huitieme sur la face opposée, au-dessus des precedents. Son registre
fondamental s'étend de réi a ré2-mi 2, sans les sons ré daze', do 2, do daze 2 et ré dibze 2, que
l'on peut produire en découvrant partiellement certains trous et par le doigte en fourche.
Nous pensons que l'auteur aurait dû décrire au moins sommairement l'embouchure de l'instru-
ment et son execution : son tuyau, entièrement ouvert, it la paroi exterieure amincie sur toute
la circonférence ; l'exécutant, pointant les levres, souffle vers le rebord du tuyau qu'il tient
tlegerement de biais, de sorte que la colonne d'air est fendue par le côté aminci de l'extrémitd.
La technique de l'execution permet au joueur de caval une modulation rapide de toutes les
tonalités. Les artistes experts, ceux de l'école thrace notamment, passent avec aisance d'un
registre à l'autre.

T. A..

YONETKEN, HALM BEDI, Mehter hakkenda [De la mehterkhana], Ttirk Folklor Hraster-
malari le, Istanbul, yel 12, cilt 6, no 135, Ekim 1960, p. 2240-2241; Idem, Mehter
repertuvari hakkenda [Du repertoire de la mehterkhanah ibidem, no 137, p. 2281-2282.

Avoquant un aspect de la musique du temps de l'Empire Ottoman, l'auteur rappelle
que la mehter ou mehterkhana avait un long passé en Asie, mais qu'elle n'a atteint le plus haut
point de la perfection qu'it l'époque des Turcs osmanlis, sous la forme d'un ensemble militaire
propre aux janissaires, et que cette formation musicale au rate particulièrement important
dans les batailles, it exerce une profonde influence dans d'autres pays que la Turquie et a
lalsse des traces dans la musique de plusieurs peuples.

Cette influence s'est manifestee entre autres par la creation, en Europe, d'instruments
it vent et à percussion analogues à ceux de la mehterkhana des janissaires, et leur diffusion
sous le nom de o musique turque ou musique de janissaire ainsi que par la naissance d'un
genre musical particulier nommé s turquerie n'est pas jusqu'aux grands classiques de la
musique europeenne tels que Mozart, Beethoven, d'autres encore, qui n'aient subi cette influence.

Parlant des mehterkhanas attachées aux ambassadeurs ottomans à Vienne, et rappelant.
que ces orchestres executaient a certaines heures des programmes musicaux qu'écoutaient
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les Viennois, l'auteur invoque le témoignage de musiciens &rangers (par exemple celui du
musicologue hongrois Emil liaraszti), qui reconnaissent l'influence que la musique turque
exerça sous des formes diverses sur la musique d'autres peuples.

L'auteur admet néanmoins qu'll est extremement difficile dp reconstituer exactement
la composition de la mehterkhana, aussi bien touchant l'aspect des chanteurs et les instru-
ments utilises, que sous le rapport du repertoire, du fait que lorsque le sultan Mahmoud II
prononça la dissolution du corps des janissaires et remplaça la mehterkhana par des formations
musicales de facture européenne, aucune mesure ne fut prise pour enregistrer sous une forme
quelconque le repertoire de la musique des janissaires.

*
Reprenant dans un deuxieme article le probleme du repertoire proprement dit de la meh-

terkhana, et plus particulierement celui de la musique exécutée par les janissaires pendant les
assauts, l'auteur considere comme un important point de repere A cet égard la découverte faite
en 1948 par des spécialistes turques, au British Museum de Londres, d'une collection de chants
et de marches militaires, oeuvres d'un certain Ari-Ulki, emits de droite A gauche en notation
européenne et publiés le 24 zilkadé de l'an 1079 de l'Hégire (25 avril 1669).

Rappelons ici que les voivodes roumains possédaient eux aussi A leur cour des mehler-
khanas, et que les ceuvres de nos chroniqueurs contiennent quelques indications relatives au
costume et aux instruments, aux chants et aux coutumes de ces musidens. L'étude de ces
sources pourrait aboutir ii d'intéressantes conclusions sur quelques problemes mal élucidés
de la formation musicale ottomane connue sous le nom de mehter ou mehterkhana.

M. M.

NIKOLOVA, IANKA, II punoc ram cpeauosenoettama 6b4eapcica rinacmuna [Contribution
it la connaissance de l'art plastique medieval bulgare], dans # Apxeonorxn», Sofia, II,
1960, no 4, pp. 14-18.

Descriptions de sculptures (des tetes) du XIVe siècle représentant des gens d'église, décou-
vertes it proximité de Trnovo, en 1957, sur le territoire de l'ancien monastere de la Sainte
Vierge-Ebdégétrie. Le sculpteur, un moine demeuré anonyme, a travaillé sous l'influence de
l'art gothique. En dehors des ceuvres trouvées antérieurement (des ornements en relict en pierre
et en terre cuite, provenant du complexe architectonique de Carevae, et une pierre tombale
en relief de l'église des Quarante Martyrs it Trnovo), les trois sculptures en question attestent
l'existence de la plastique tridimensionnelle dans l'art bulgare au moyen Age.

A titre d'élément de comparaison, nous signalons l'existence en Valachie, éga-
tement sous l'influence de la sculpture occidentale, de pierres tombales du XIV e si ele, décoré.es
de representations humaines en relief : l'une, qui recouvrait la tombe attribuée A Negru VodA,
est conservée maintenant it Bucarest, au Musée d'art de la R.P.R. ; l'autre est celle du maire
41comes de Clinpulung et date de l'an 1300 (Voir l'article, en roumain, d'Emile LAzArescu,
A propos de la pierre tombale du comic Laurent et de quetques problémes archéologiques et histori-
ques s'y ratlachant, dans e Studii si cercetAri de Istoria Artei *, Bucarest, IV, 1957, nO8 1-2,.
p. 109 127).

D. C. G.
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STANTCHEVA MAGDALINA, Typcsu 96aanc om CoPia [FaYence turque de Sofia], dans
148BeCTER Ha apxéonorwiecHH BECTIITyT to, Sofia, XXII, 1960, p. 111 144 + 4

planches en couleurs.

Description de 97 vases et fragments de céramique turque découverts it Sofia ces
derniéres années. L'ensemble est présenté par groupes (brocs, vases, couvercles, assiettes, coupes,
supports de tasses à café, petits vases et fragments d'objets de forme indéterminée) ; le ca-
talogue renferme les données techniques et la description de chaque pièce.

Cette feence date du XVe au XVIIIe siècle et appartient aux types Kiutakhie,
Damas, Rhodes, Corne d'Or. L'ample bibliographie renvoie aux récentes découvertes de
céramique orientale faltes en Roumanie (Bucarest et Suceava). Signalons l'existence au Musée
d'Art de la R.P.R., it Bucarest, de quelques fragments de céramique turque similaire à celle
étudiée par l'auteur.

D. C. G.

B:bliographie. Documentation-

ADHAMI, STILIAN, Les musées albanais, dans t Museum a, vol. XIII, no 2, 1980.

L'histoire de l'apparition et flu développement des musées albanais est étroltement
née aux fouilles archéologiques commencées au siècle dernier. Parmi les réalisations enregistrées
dans ce domaine après la victoire de la révolution populaire (novembre 1944)11 faut mention-
ner la fondation de 4 musées centraux, de 8 musées régionaux, de 2 musées archéologiques
dans les vieux établissements de Butrinti et de Pojani (Apollonia), de 10 habitations histo-
riques et d'une galerie d'arts figuratifs. En 1948 on a créé it Tirana le Musée d'archéologie
et ethnographie, dont les collections présentent un classement par sujets et chronologique
illustrant les particularités du peuple albanais et les caractères propres it son existence. C'est
ainsi que le département archéologique composé de 4 salles, reflète le développement de la
civilisation en Albanie des temps les plus reculés jusqu'au moyen Age. La variété sans égal
des costumes nationaux albanais (140 costumes pour une population de 1 500 000 habitants),
13 000 pikes ethnographiques, 7 000 documents et dessins sont l'orgueil du département
ethnographique. On a également fondé it Tirana un musée de sciences naturelles et encore un
autre consacré à la guerre de libération nationale de 1944, lequel est constitué de photographies
et divers documents offerts par les anciens partisans. Les musées régionaux (Shkodra-Scutari-
Durasi, Korça, Elbasani, Vlora, Gjirokast8r) comptent également des départements consa-
crés aux sciences naturelles, à l'archéologie, A l'histoire, à l'ethnographie et à la guerre de libé-
ration nationale. Des collections archéologiques représentant la civilisation illyrienne et les
arts médiévaux albanais se trouvent aux musées de DurrEsi, Shkodra, Vlora, Pojani et Butrinti.
En dehors de ces musées spécialisés, il faut également citer le musée de Kruja, dédié it la lutte
que le peuple albanais mena sous la conduite de son héros national Georges Castriote
(Skanderbeg), au XVe siécle.

S. H.

ZORAS G. TH. BOUBOULIDES, F. K., N3Xtoypeccpati.v SeXT:ov veocXX7)vixfig cptXoXoyfa;
B', 1960 [Bulletin bibliographique de la littérature néo-grecque], Athènes, 1961, 76 p.

Le Séminaire de littérature byzantine et néo-grecque de l'Université d'Athènes édite
périodiquement, par les soins des professeurs Zoras et Bouboulidés, un trés utile bulletin biblio-
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graphique. Le second fascicule de cette publication renferme 517 titres de publications parues
en 1960. Les auteurs mentionnent également les travaux ou articles imprimés à l'étranger,
s'ils concernent les Byzantins ou les Grecs. C'est ainsi que la présente livraison enregistre
les études et comptes rendus publiés en 1960 par G. Moravcsik, J. Irmscher, H. G. Beck,
V. Grecu, Fr. Dalger, R. Guilland, A. Kajdan.

En ce qui concerne certains travaux, on donne également de courtes indications sur
leur contenu, mais celles-ci se maintiennent trop dans des termes généraux, sans tacher de
caractériser l'apport de ces études au développement des recherches dans le domaine considéré.
La large information bibliographique des auteurs permettra h. ce bulletin de rendre de réels
services it tons ceux qui s'intéressent aux problèmes des rapports entre la culture byzan-
tine et néogrecque et la culture des mitres peuples dn sud-est européen.

G. C.

DEMOS *, Volkskundliche Informationen. Herausgegeben vom Institut fiir deutsche Volks-
kunde an der Deutschen Akademie der Wissenschaft zu Berlin, I, 1960, H. 1-2, 248
colonnes.

Guide d'information et de documentation scientifique dans le domaine de l'ethno-
graphie, de l'art plastique populaire et du folklore des pays de démocratie populaire de l'Europe,

Demos * comprend des contributions roumaines, tchécoslovaques, allemandes, polonaises
et hongroises, ainsi qu'une abondante bibliographie bulgare qui présente pour notre revue
un intérat tout particulier.

Cette contribution bulgare compte 74 notes bibliographiques amples, soit 21 % du
total des 350 que comprend le fascicule en question. Le matériel a été rédigé par 16 des repré-
sentants les plus marquants du mouvement folklorique et ethnographique de la République
Populaire de Bulgarie.

La présentation repose sur une sélection rigoureuse des matériaux. On n'a retenu que les
plus importants travaux de spécialité. L'attention des auteurs des notes s'est portée exclusi-
vement sur la période d'aprés-guerre et a embrassé tons les domaines de la culture populaire
bulgare. Les notes bibliographiques ont, en dépit de la concision de rigueur, la qualité d'exprimer
fidèlement le contenu des travaux pris en considération et d'orienter le lecteur sur la voie des
idées mattresses de chaque etude.

Pour souligner le large caractère informatif de cette publication,nous tenons A mentionner
qu'elle met, entre autres, à la disposition des chercheurs deux importants instruments de travail :
la bibliographie des travaux relatifs A la philologie slave parus dans la presse bulgare entre 1931 et
1942 et la bibliographie ethnographique et folklorique bulgare pour les années 1943-1952. Cette
en:Jere, à caté de la bibliographie de folklore et ethnographie parue dans le Deutsches Jahrbuch
tar Volkskunde, 1959, parachéve, surtout pour le spécialiste étranger, l'image de l'activité scien-
tifique des savants bulgares.

A. F.

La partie bibliographique (COMPTES RENDUS et NoTicEs BIBLIOGRA.PHIQUES) est

as suré e par les soins de Mircea Voicana.
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