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Le centenaire de l'Indépendance de la Roumarne

THE ROMANIANS OF TRANSYLVANIA AND THE 1877-1878 WAR

VLADIMIR DICULESCU

The year 1875 ushered in a new page in the history of the "Eastern
Question" i.e. in the history of the peoples in South-East Europe.
As early as July of that year, the Bucharest newspaper "Romilnul"
carried information regarding the outbreak of the revolt in Herzegovina 1.
In the beginning, as it results from the reports and the correspon-
dence of Romanian diplomatic agents in Belgrade and Constantinople
the movement was considered an incidental phenomenon, of small scope,
generated by the abuses of the Turkish officials in collecting taxes.
A. Cantacuzino, secretary of the Romanian Agency in Belgrade, believed
it to be "a small mutiny" 2. A fel,y days later the Romanian chargé
d'affaires in Petersburg sent a report to the Foreign Ministry in Bucharest,
hinting that the movement in Herzegovina was gaining ground for the
first time rallying the Catholic population in that province alongside
the Orthodox population to the struggle against Turkey. Moreover,
as it results flout another diplomatic report sent by Romania's diplo-
matic agent in Belgrade when the rising spread to Bosnia it very
quickly involved also part of the Moslem population 3. The report from
Petersburg pointed out that the movement was earnestly encouraged
also by Nikita, Prince of Montenegro, which was also confirmed by
our Belgrade agency 4.

At the same time, the Romanian diplomat in the capital of the
Czarist Empire realizing the proportions of the action much more

"Ron-Omit" of July 4, 1875, page 593
2 Cf. Documente j rwind istoria Boman:et pentiu independentà (Documents

concerning Romania's History. The Independence War), vol 12, Bucharest, 1951, doe no 2, 3
(quoted below as The Independence Wai). This was also confirmed by a report of Emil Ghica,
Romania's charge d'affaires in Petershing, sent to the Bucharest Foreign Ministry on July 21,
1873 Ibid. doc no 6 As regards the situation of those populations, the Romanian agent
in Belgrade stated the following in a lepoit ol August 21, 1875 : ". . All functionarms of
the Porte, beginning with any pasha boasting fewer or more flags, with his agent, with all
around him, and ending with the tax-collectors, have never ceased draining these unfoitunale
lands They are so greedy that a poor man who sows and reaps his field can only keep one
fourth of his crop for himself. All the rest falls a piey to this greedy and stupid taxation
system and to its agents a genuine scourge and cancer cf the mime A Luses and cluelties
are incredible. The glaEs has long been lull s p to 11-e ii m. " e.(c r.c. 27

3 lInd doc. 27 The repoit showed : "This uprising evinces a new element. This time
the rebellion is joined by the Moslem Pcsrlacs, and even by several beys (great land-owners)
which shows how general the discontent is ar d pi oves unanimity, this making the country's
pacification even more difficult than in lile past..."

4 'bid , doc. no 6

REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP , XV, 1, P. 3-23, BUCAREST, 1977

www.dacoromanica.ro



5 Ibid. doc. no. 13.
Ibid. doc. no. 27.

7 'bid. doc. no. 16-17.

4 VLADIMIR DICULESCU 2

realistically than his colleague in Belgrade insisted on underlining
in the same report that Prince Milan of Serbia was not indifferent to
the movement either ; yet, at the same time, both princes attempted to
play to the tune of the great European powers which were hardly inte-
rested in the re-opening of the "Eastern Question", if at all. In the face of
this situation, the Romanian diplomat showed and the unfolding of
events was going to prove him right that " . . . if they (the Turks Ed.)
fail to act quickly, fears are afoot that the movement might become gene-
ral... The princes of Montenegro and Serbia may eventually find them-
selves overcome by their own peoples, who can hardly look indifferently
at the massacres perpetrated in Turkey against Christian populations
who are for good reason embittered."

In subsequent days, the revolt spread. On August 3, 1875, the
Bucharest Foreign Ministry received news from Belgrade that the rising
had reached Bosnia and that mutinies had taken place a few miles away
from Serbia's frontier 5. A little later, the same diplomatic source informed
Bucharest that in Constantinople the uprising was described as of no
consequence for Turkey "which can easily defeat it" because "the Sublime
Porte had to give the illusion of its power, in order to deceive Europe
on the permanent causes of negligence and weakness eventually leading
to its downfall and to the end of its dominion in Europe (a downfall)
-which everybody foresees and which it vainly tries to postpone. The
kindling of this chimney threatens to set fire to the whole edifice" 6.

Challenged by the situation brought about south of the Danube,
the Ottoman government naturally followed closely whatever was taking
place in Romania, too. Here, the civilian population and to a great
extent also the political circles especially those grouped around the
Liberal Party sympathetically watched the movement of the Chris-
tians in Herzegovina and Bosnia. The government itself was attempting
a double-dealing policy, in order neither to anger the Ottoman government
nor to break links with the rebels. On August 9, 1875, Vasile Boerescu,
Romania's Foreign Minister, sent two letters to Romania's diplomatic
agent in Constantinople. One of them was to be read by the latter to Tur-
key's Foreign Minister and it completely disavowed the movement in
the Balkans while the diplomat was seriously instructed not to leave
any copy with the Turkish Minister. The second was confidential, meant
for the Romanian diplomat alone, and it included the following advices
"We have to keep the most absolute reserve. On the other hand, we
should by all means avoid closing all doors. We have to profit by the
events, whatever turn they take... We, here, do not openly tolerate
either enrolment committees, or contributions collected ; perhaps they
do it in secret, but it is no business of ours ... " 7.

The Romanian government very closely followed the entire evolution
of events south of the Danube in the next period.

At the same time, the Liberals, through their newspaper "RomAnul"
kept spreading among the Romanian public opinion the idea of sym-
pathy and benevolence also for the preparations made by the Bulgarian re-
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I "Romanul" of August 20, 1875, pag. 746; also reproduced in The Independence War,
vol. 12, doc. no. 26.

9 In this respect cf. not only the latest publications of Romanian historiography but
also the Bulgarian ones. Cf. Vladimir Diculescu, Rumitnien und die Frage der bulgarischen
Freischaren (1866-1868). In : "Revue des études Sud-Est Européennes", no. 3-4/1963.
C. Velichi, The Bulgartan Antt-Ottoman Revolt of April 1876 in "Revista de istorie", no.3/1976,
p. 373-394.

io Cf. V. Diculescu, La revolle crétoise et la posit:on de certains cercles polittques roumains.
In: ANATTIION EK TOT A' TOMOT TON IIEHPAFMENON TOT B' AIEONOTE
KPHT0A0FIKOT ZTNEAPIOT, Athens, 1969, p. 162-168.

n The Romanian agent in Constantinople, General Ghica, announced to the Foreign
Minister in Bucharest the outbreak of the revolt of the Christian population in Bulgaria :
"The Bulgarian revolt involves all the Southern part of the Balkans from Bazargic up to
Iambol..." The Independence War, vol. II, doc. no. 114.

3 THE ROMANIANS OF TRANSYLVANIA AND THE 1877-1878 WAR 5

volutionary movement with a view to an uprising. In its issue of August 20,
the newspaper reproduced an article from the Bulgarian newspaper "The
Banner", also published in Bucharest, under the supervision of the great
emigré revolutionist Hristo Botev. The article stated in part : " ... Which
of the Bulgarians could be unwilling to rise in arms under such circum-
stances v... The Bulgarians have shown since they fell under the Moslem
yoke, that they possess enough energy to oppose their oppressors ...
Therefore, the people are ready, the circumstances are propitious and
we could never expect any better support than that offered us by our
Herzegovinian brothers, a support which Serbia and Montenegro will
not fail in yielding to us either." Further on the article pointed out that
the moment we were living was not to be wasted : "If we miss this
opportunity we shall be lost... Therefore we have to take up arms and
put an end to these sufferings ... We have to succour our brothers in
Herzegovina and show the diplomatic circles that we are no slaves, but
a nation capable of living and of progress." 8

The Bulgarian liberation movement met in Romania with perfect
understanding and one can say even with warm regard, on the part
of both the population and the authorities. Although formally, in order
to handle with kid gloves any susceptibility of the Turkish government,
the Romanian authorities "took measures to prevent the organization of
that movement, in actual fact the latter enjoyed perfect freedom of action
in all respects, as proved by the course of events from 1866 up to 1877" 9.

Romania sympathized with and supported the liberation movement
of all peoples in the Balkan Peninsula 1°. That position and attitude can
be explained by the fact that any action undertaken by those peoples
contributed to weakening the Ottoman Empire, thus facilitating also
Romania's struggle for independence. Within that context, the Romanian
government attentively followed also the events in Bulgaria, particularly
alter April 187611. During that period there was also an intensification
in the preparations made by Bulgarians on Romania's territory.

Although the Romanian government kept assuring both the Ottoman
government and the diplomatic agents in Bucharest that it was admitting
of no revolutionary actions on Romania's territory, nevertheless, the
Bulgarian revolutionists led by Hristo Botev were entirely unhampered
in their preparations and then they could board the "Radetzky". It is
hard to believe that training a contingent more than 100-strong and
embarking them could have taken place without the Romanian govern-
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6 VLADIMIR DICULESCU 4

ment's knowledge. It is also to be noted that although the militants
went on board the ship on May 16, the Romanian government was
officially notified of it only as late as May 18 12 After that episode,
Romania gave increasing attention to the cotirse of events in the Balkans
while intensifying both her diplomatic actions and her military prepara-
tions, with a view to a possible direct armed action for conquering inde-
pendence. Although the Austro-Hungarian censorship forbade the leaking
of any information regarding the course of Balkan events into Transyl-
vania, Romanians there were keenly attentive to anything taking place
south of the Danube. The Romanian press in Transylvania spoke in very
warm terms about the heroic fights of the Bosniacs, Herzegovinians and
Bulgarians as well as about the succouring of the first two peoples by
the Serbians in both the Serbian principality and in Hungary. "Gazeta
Transilvaniei" at the same time condemned the action undertaken by
the Hungarian authorities to prevent that assistance, as well as the fact
that Hungaiian authorities and intellectuals offered support to Turkey 13

In keeping with the information held by the newspaper published
in Brasov, the leaders of the Romanians in Transylvania, were deeply
concerned in the course taken by events, trying to be ready to join any
action alongside Romania. Among those living figures "Gazeta Transil-
vaniei" mentioned the former militants of the 1848 Revolution Axente
Sever and Simion Balint who seem to have met in Alba Iulia seve-
ral times and to have discussed the position of the Romanians in Tran-
sylvania in relations to the stand adopted by Romania 11

Nowadays, it is common knowledge that throughout history the
Romanians in Trans,v1vania and Banat gravitated economically and
spiritually towards their brothers beyond the mountains, in Moldavia
and Wallachia. This phenomenon increased in scope and importance in
proportion as modern times approached. The Tra,nsylvanian merchants
bought important quantities of commodities in the Romanian princi-
palities and it i,yas also here that they sold most of their merchandise ;
it is here that Transylvanian craftsmen acquired much of the raw material
they needed and it was here that they sold many of their products.

It is beyond the mountains that found an escape the Transylvanian
serfs who could no longer bear the burden of feudal exploitation, increa-
-singly aggravated in the 18th and 19th centuries. The Romanians east
and south of the Carpathians, never made any discrimination among
the merchants and tradesmen with whom they entertained relations.
Moreover, they received with equal generosity and hospitality the Roma-
nian and the Hung,arian serfs crossing the border into Wallachia or
Moldavia.

What Romania represented for Transylvania from the economic
and spiritual points of view was described by a Rom tnian Transylvanian
journalist in a polemic with the reactionary press. The polemic started

12 doc 111, cf. and Ivan Unglev, Tveta Ungieva, 'frisk) Bolo, Life and Work,
Sofia, 1976, p 49 (In Bulgarlan)

"Gazeta Transilvaniei" (The Transylvanian Gazette), no 46 of June 17, 1876, p. 2.
Ibid, no 48 of June 24, 1876, p 1-2.

www.dacoromanica.ro



15 Ibid , March 15, p 2
16 Retelling to that moment "Gazeta Transilvainei" of May 11, 1878, dedicattd a

memorial article entitled "The Day of 3rd of May" to the Romanians' meeting ;n Blaj in 1848,
stating among other things : "You could rather wrest down the sun from the sky than wipe
off the memory of that national day from our hearts"... :_uch are the molds that quivered
on the lips of the young people in Blaj on the eve and day cf \lay 3, such is the true national
spirit in the hearts of the homanian youth, such is the hope of the Romanian nation who
are not asleep, who are wide awake..."

5 THE ROMANIANS OF TRANSYLVANIA AND THE 1877-1878 WAR 7

in the sumrner of 1877 when the Transylvanian Romanians began colleet-
ing aids for the army of their sister country now battling at the front.
On that occasion, the advocates and spokesmen of the Hungarian ruling
classes charged the initiators of the action with extorting money from the
Romanians in Transylvania in order to send it to Romania "although
the latter country had not done any good to them". "Gazeta Transil-
vaniei" answered that accusation showing how the Transylvanian intel-
lectuals had found shelter beyond the mountains as well as propitious
conditions for carrying on their activity in perfect freedom. While under-
lining the economic importance of Romania for the Transylvanians, the
newspaper stated in part : "Just ... close Transylvania's borders on
Romania hermetically for one year alone, and you shall see Transyl-
vanians starving by the thousands, the Szeklers rebelling and the Saxons
emigrating en masse... At least half a million Transylvanians are living
in Moldo-Romania, while not even one hundred Moldo-Romanians have
come to us in order to beg bread or maize-mush. The products manufac-
tured by the Saxons can only be sold in Romania and Bulgaria. It is
from those countries that thousands of Szeklers who have fled serfdom
here yearly send thousands of napoleons, ducats and sterlings to their
families here" 15. These permanent links between the brothers on either
side of the Carpathians led to emphasizing and strengthening the desire
for Transylvanian union to Romania, particularly in the latter half of
the last century. In 1848 the Blaj field resounded with the shout arousing
from the chests of the Romanian revolutionists assembled there : "We
want to join our country !77 16

That frame of mind was permanent ; yet, it manifested itself even
more intensely whenever some important event took place in Romania's
life. It came to the fore during the 1848 Revolution, on the occasion
of the union of the Romanian Principalities in 1859, and it made an even
stronger impression when Romania had to wage war together with Russia
in 1877-78 in order to win her state independence. Even the exponents
of the Hungarian bourgeoisie and landowners were convinced of the exis-
tence of that consciousness ; they perfectly realized that some day the
desire of the Romanians south, east and west of the mountains would
come true. That is why they resorted to all means in order to prevent
any Romanian action that could be a stride forward towards achieving
the great national ideal : the Union of the Romanians in a unitary state.
Proceeding from that conviction, particularly after 1867, the Hungarian
officialdom tried to suppress any manifestation of the consciousness of
national unity. The leaders of the ruling classes had almost unanimously
adopted the slogan : "Any independent Romanian action has to be
smothered in its very cradle."

www.dacoromanica.ro



17 "Gazeta Transilvaniei", April 24, 1877, P. 1.
* Students in Muslim theology.
18 Ibid. ; cf. also the article Journalistic mystifications signed by Falk and reproduced

in "Telegraful roman", May 19, 1877, p. 1.
19 Axente Sever, Plan strategic pentru cucerirea Transzlvaniei (A Strategic Plan for

the Reconquest of Transylvania), Library of the Academy of the Socialist Republic of Ro-
mania Cluj branch, manuscript 368. The text has been edited by Horia Teculescu.

8 VLADIMIR DICULESCU 6

Such is the explanation of the fact that in 1875, when peoples in
the Balkans started agitating against the Turkish oppressors with
support from Russia and when it was obvious that Romania too would
take advantage of those actions, a strong pro-Turkish current emerged
in Hungary. The outbreak of the Russo-Turkish War brought in its wake
a strong anti-Russian press campaign, and the moment Romania permitted
the Czarist army to cross her territory, the campaign turned into an
anti-Romanian one, too. It was fomented by the exponents of the pro-
Turkish current. On April 24, 1877, those newspapers charged the Roma-
nian government with disloyalty and perfidiousness to the suzerain
power, which it should normally have supported from the military point
of view 17.

Actually that attitude proceeded not so much out of the concern
for Turkey but out of the fear that Romania supported by Russia might
turn to Transylvania. In late April of that year, the newspaper "Pester
Lloyd" stated : "One should not overlook the fact that Prime Minister
Ion Batianu and his acolytes already dream of invading Transylvania
as soon as Austria-Hungary interferes in the War." The Magyar journalist
accused Count Andrássy that he was taking no measures to mobilize
the army in Transylvania in order to curb "the infernal boldness of
the Russo-Romanian allies". Further on he showed that Andrássy's
attitude "ran counter the people's ardent wishes." Commenting upon
this assertion, the newspaper "Telegraful Român" made the remark :
"Yes, that might apply to the Magyar aristocracy, to the legislators in
the House, to the well-paid journalists and to the comrades of the sof-
tals *, but not to the Hungarian people and even less so to Slav and
Romanian ones" 18. It seems that approximately at that time the idea
of a Romanian military intervention in Transylvania was insistently circu-
lated north of the Carpathians. Some of the Magyar politicians feared
an attack of the Romanian army at Virciorova. The same action was
suggested by Axente Sever in a plan for the conquest of Transylvania
by the Romanian brothers across the mountains (although not dated
by its author we believe it was elaborated during that period) 19.

Within this general political context, one can easily explain the
pro-Turkish current originating in certain Magyar political quarters.
A committee for the assistance of the wounded Turks had been set up
in Budapest as early as 1876. Subsequently (in 1877) similar committees
were set up also in other towns of Hunga,ry and Transylvania (at Corund,
Odorhei, Tirgu Mures, Brasov).

At the same time, however, the Romanian army's joining the war
as well as the victories obtained, offered the Romanians north of the
Carpathians the possibility strongly to prove that they sided with the
Romanian state and that they fully supported the latter's action. The

www.dacoromanica.ro



20 "Gazeta Transilvaniei", May 19, 1877, P. 2. As early as May 8, 1877, Gheorghe
Barit, its editor, had published an appeal for collecting relief for the benefit of the Romanian
army. He expressed his conviction that the Romanian women in Transylvania would not fall
behind the "Hungarian women" who were collecting relief for the Turkish army. The appeal
cited as an example the initiatives of the Romanian women in Sibiu and showed that "... Not
for one moment can we doubt that our women in communes, particularly urban, oppidan
and even rural, provided they are larger will form small committees of three to five members
for instance, in order to consult on the quality of lint, the form of bandages and similar sub-
jects...", op. cit., p. 2.

21 Ibid., May 8, 1877, p. 2.
22 Ibid., May 15, 1877, P. 1. Also from Brasov, Sevastia Muresan wrote to the same

newspaper on May 7, 1877: "The undersigned, being obliged by the duty felt by each
Romanian soul to succour our brothers of the same race now suffering and all the more so
the Romanian heroes bleeding in the battles for defending the very existence of the Romanian
nation, I am offering for the brave Romanian wounded 30 kilograms of lint and bandage,
inviting all Romanian sisters to such offerings which we owe to our conationals wounded
in battle."

23 Ibid., June 2, 1877, P. 3-4.
24 Ibid., June 30, 1877.

7 THE ROMANIANS OF TRANSYLVANIA AND THE 1877-1878 WAR 9

Romanian newspapers in Transylvania received scores of letters from all
corners of the province ; the Romanians from leading intellectuals
down to village schoolteachers and vicars manifested their sympathy
and solidarity with the Romanian state's actions.

Iudita Mkelaru, wife of Ilie M6ce1aru of Sibiu, wrote in an appeal
to Transylvanian women for succouring the Romanian army, that the
war which had broken out "will reach nay, has already reached our
brothers and sisters in Romania... We, impelled by the feelings in our
hearts, ... cannot take lying down -what our brothers and sisters, our
own race and blood, will have to suffer during this great tragedy." 20.

Maria Ilie§ of Cluj, polemizing with the pro-Turkish press, showed
that "we have to follow our sacred duty of stretching our helping hand
towards our brothers beyond the Carpathians." Sevastia 1Viure§an of
Brawv also showed that "it is an obligation for each Romanian soul
to come to the help of our blood-brothers now suffering and even more
so to the help of the Romanian heroes" 21

Manole Diamandi, a leading figure of the Romanian bourgeoisie
in Bra§ov, also pointed out that assisting the Romanian soldiers was
the sacred duty of every Romanian : "History is a witness, many of
ourselves are living witnesses, that our brothers beyond the mountains
have always received and sheltered us in their homes, irrespective of
nationality, that they have relieved our wants and have soothed our
pains." 22 Accents of deep Romanian feeling are evinced by a letter from
Alba Iulia signed only with the initials C. M. sent to "Gazeta
Transilvaniei" and stating in part : "There can be no doubt whatever
that the cause of the Romanian soldier is a general Romanian cause,
that his victory is the victory of the entire nation, even though the latter
may be scattered to many areas of the world. There is no turning blood
into water." 23 Priest Ioan Georgiu of liäpu§ul Unguresc wrote to the
editor of the same newspaper : "The Romanians in this parish have observ-
ed their holy duty of succouring their good brothers beyond the
Carpathians. We love our brothers there with truly fraternal love ; it
is only joy that can be read on the face of every Romanian when he
hears of the brave Romanian army and of the spirit animating it" 24.

www.dacoromanica.ro



W VLADIMIR DICULESCU 8

Another interesting letter to the same editor was sent "from the
foothills of the Apuseni Mountains." It showed that "Nowadays... when
even in the hut of the humble peasant sighs and fervent Prayers are
heard for the victory of the Romanian armies, it is the duty of each
true Romanian, wherever he may be, to live up to his missio' n. Never
has the Romanian been offered a more welcome opportunity to demon-
strate to the world that he cherishes genuine Romanian feelings 28

The Romanian army's crossing the Danube in August 1877 occasi-
oned new emotions for the Transylvanian-Romanians. At that time, the
magazine "Familia" edited by Iosif Vulcan stated : "That piece of news
flying wherever God's hand has spread the Romanian offsprings, caused
our hearts to start in pride, as if recalling the sounds of ancient bravery
ami victory."

We have quoted here barely a few examples from those numerous
letters we have mentioned, showing what the Romanians felt at the time.
In the atmosphere of enthusiasm and of confidence that the victory of
the Romanian army would be a step forward, decisive for the fate of all
Romanians, the national consciousness assumed other manifestations
as well.

In late May 1877, -under the heading "Rise in Arms", "Gazeta
Transilvaniei" carried an appeal to the former Romanian officers who
had served in foreign armies to enlist as volunteers in the Romanian
army, "which will receive them with open arms and will preserve their
rank and position." 28 The appeal met with favourable response and
a number of Transylvanian volunteers obeyed it. On the very first days
after the declaration of Romania's independence and of the state of war
with Turkey, young Romanians particularly from the lIgaras, Sibiu
and Brasov areas crossed the border into Romania along secret paths,
without passports, wishing to enlist in the Romanian army as volun-
teers. On May 26, 1877, R. FrcAsan, prefect of Muscel county, reported
to the Home Ministry that the town of Oimpulung had received on the
previous night "another two young men, Ion Popovici and Alexandru
Baiu, clerks of F4Aras... who are eager to join the Romanian army."
In keeping with the previous orders of the Ministry they were allowed
their freedom and they continued on their way to the military units
in Craiova. Moreover, they had told the prefect that "these days, further
contingents of young men will come over to Romania in similar condi-
tions:"'From the wording of the report it is evident that they had been
preceded by ,other people 27

,During,.the same days, a more numerous group of Romanians from
Transylvania had arrived in the Wallachian city of Ploiesti, where it
seems they had formed the object of a warm enthusiastic reception on
the part of the townsfolk 28. With the Transylvanian Romanians, the
idea of enlisting as volunteers had been rather intense, since it came to
irritate and even to worry the Hungarian authorities. The Budapest

'24thiti., CYctdber 20, 1877.
24 Ibid., Mak 26, 1877, p. 4.
27 The Independence War, volume III, doc. 615.
28 Ibid., doc. no. 872.
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officialdom even reported in energetic terms to the Emperor and to Count
Andrássy on the state of affairs, asking them to interfere with all the
authority they enjoyed in order to prevent the volunteers from being
admitted to the Romanian army.

Ion Bälhceanu, Romania's diplomatic representative in Vienna
at the time, showed in a report that during a meeting he had had with
Count Andrássy, the latter had told him that "there was no need for
him to insist on the vei y intricate nature of this affair, while calling on
me to draw your attention (the report was sent to Mihail Kogálniceanu,
the then Foreign Minister of Romania Ed.) to the passions which this
could arouse on either side of the Carpathians." In conclusion the Austrian
statesman had pointed to BMilceanu that "The Impe) ial Government
realizes the feeling they recklessly obeyed" and demanded the extradition
of the young volunteers, guaranteeing that they would incur no conse-
quences on their return. Count Andrássy made a personal issue of these
extraditions, wishing the incident to be settled without 'assuming diplo-
matic proportions." In a telegi am sent to Mihail Koghlniceanu on June 1,
the Romanian agent made it clear : "If the question could be solved
amiably... Count Andrássy would remain indebted to you as it for a
personal favour."

The insistence of the Vienna Government on having the problem
solved can be explained through the concern and agitation stirred among
the Hungarian ruling classes by the position of the Romanians in Transyl-
vania and Banat towards the justified war waged by Romania. In the
conclusion of his repo' t on May 31, Ion BM'äceanu wrote : "I have it
from reliable source that the government in Budapest is particularly
keen on our handing over these first volunteers in order to discourage
all those who would wish to follow their example. (I assume they must
be very numerous ). He attaches such importance to this issue that Mr.
Tisza cabled to the Emperor himself and_ -Hip telegram which Count Andras-
sy read out to me had been sent by His Majesty". It seems that Count
Andrássy made the Empire's benevolent attitude towards Romania at
the peace negotiations, depend also on the repulsion of the Transylvanian
volunteers." Facing these pressures, the Romanian government was
forced to stop receiving the volunteers and even to issue instructions to
the prefects in a circular letter, making it clear that "Romania has neither
volunteer corps nor franc-tireurs." As regards the position of the Transyl-
vanian officers who would have wished to join the Romanian army, their
acceptation was conditioned by the Emperor's previous approval.

As regards the extraditions demanded, in the beginning the Roma-
nian government tergiversated the matter while eventually it simply
declined the request of the Budapest government. In an address to our
agent in Vienna, on June 13, Mihail KoOlniceanu showed that "we
have done our best in order to spare the more than jealous susceptibility
of the Hungarian government". The Romanian Foreign Minister hinted
that in his turn he would have expected an adequate appreciation of

29 Mid , doc. no. 800
30 Idern.
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the government circles in Budapest for Romania's position on the matter
"Unfortunately it was not at all like this and it was with much regret
that I learned of the ununderstandable persecutions to which the Hunga-
rian authorities submit the Romanians in Transylvania. An unprecedented
thing is the fact that the Romanian women beyond the Carpathians
have been prevented from making collections for the ambulances of the
Romanian army."

Further on it was shown that the Romanian government would
under no conditions accept the extradition of any young Romanian
coming over "of late" to the Austro-Hungarian authorities. This
meant going back on the standpoint adopted by the government barely
ten days before, to the effect of no longer receiving Transylvanian
volunteers.

In order to justify his position, Kogh'iniceanu required the Romanian
agent in Budapest to remind Count Andrássy that in 1860 when Austria
had been waging war on Piedmont "numerous groups of Hungarians of
various ages and positions in society... liad come to Moldavia to form
a contingent for the Piedmont army. At that time, it had been an entire
strong legion... "Facing that situation, the Austrian consul in Jassy
had asked for the extradition of the entire corps. Kogàlniceanu, who
had been Prime Minister of Moldavia at that time, refused the extradition
because, as he was now showing in his note, "I should have had to
violate then as I am asked to do now every duty of the hospitality
'which our country has at all times offered to the refugees of any nation
whatsoever, who have loyally asked us to grant them asylum and pro-
tection." Further on, the great Romanian statesman -wrote to his repre-
sentative in Vienna : "His Excellency Count Andrássy will reflect on
this matter and will certainly understand that what I failed to do in
1860 when persecuted Magyars were involved I will by no means do
now when Romanians are involved." 31 And so, no Transylvanian -volun-
teer was subject to extradition.

Other Transylvania,ns already belonged to the Romanian army as
was the case of Moise Grozea. He had been born near Caransebes in 1844.
After he had studied at the military schools in Austria, he enlisted in
the 30th frontier regiment in Banat. In 1866 he was moved to an Aus-
trian garrison in Italy and participated in the battles at Custozza as a
second lieutenant, and then in other fights. In subsequent years (1867
68) thanks to his intellectual abilities he taught at the military school
in Lemberg (Lwow). Then he attended the Institute of Geography in
Vienna and, upon graduation, he joined the Austrian General Staff.
Although the prospects of a beautiful career in the Hapsburg army was
opened to him, being impelled by his Romanian feelings, in 1874 he
resigned his commission and joined the Romanian army as a lieutenant.
On the eve of the hostilities between Romania and Turkey, on April
1, 1877 he was promoted captain. It is with this rank that he joined the
commanders of the first Romanian units who crossed the Danube at
Nicopole.
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On August 30, 1877, he commanded one of the Romanian columns
attacking the redoubt at Grivita 32 During the battle he distinguished
himself through outstanding feats of bravery that made him known to
many Romanian units. In early September, he wrote from the front to
his wife with obvious satisfaction : "All officers keep congratulating me
saying I have earned a fine reputation in the army. Many officers from
other divisions who liad not had an opportunity to meet me, run to
our headquarters in order to make my acquaintance." Thanks to his
bravery on that day, the Romanian command promoted him major.
In another letter to his wife he showed that this rapid promotion "had
caused great sensation in the army." At the same time he pointed out
"everybody must admit it was the only and well-deserved recompense
that I could be granted." Moreover, thanks to the courage Moise Grozea
proved in the fights on August 27 and 30, 1877, Grand Duke Nicholas
of Russia awarded him the Order of "St Anne" a high distinction
in the Czarist army.

On October 7, du_ring one of the attacks against Plevna fortress,
he got a wound in the head. In spite of this he remained on the front
until the end of the campaign reaching as far as Belogradcic 3 with
the Romanian units.

Side by side with ordinary soldiers, the appeal was also answered
by a number of Romanian and Saxon physicians of Transylvania who
then worked in the field hospitals. As shown by Professor Valeriu Bologa,
"The number of Romanian-Transylvanian physicians who had settled
in Romania and who staffed the hinterland hospitals was rather large,
something between one dozen and fifteen Among them we find famous
names, like those of doctors Ioachim DrAgescu, Constantin Nica, Ioan
Arsenie". We have also been able to ascertain several Transylvanians
in the ambulance service at the front : Gheorghe Diamandi of Brasov,
Nicolae Grancea of F6gAras, pharmacist Adam Hentiescu, a.s.o . 34.

But the Romanian feelings of the Transylvanians also materialized
themselves in the relief they sent to their brothers at the front. As early
as May, committees for collecting relief were set up in many cities and
towns of Transylvania. These were headed by women or men inspired
by fraternal and humanitarian feelings towards the wounded Romanians.
It seems that this patriotic current had started in Sibiu at an early stage,
spreading over the south of Tra,nsylvania FägAras, Brasov, Alba Julia,
then extended to Banat, the Apuseni Mountains, Bihor and Cluj, even-
tually covering the whole of Transylvania, including the areas of Satu
Mare, Maramures, Rodna Veche and Tirgu 1VIures.

Facing that action of unexpected proportions, the Magyar pro-
Turkish current frightened at the scope assumed by the manifestation of
Romanian national consciousness and at the political consequences that
it could have adopted an entirely hostile attitude. "Kelet", the news-
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paper of the Turkophils in Cluj, accused the Romanians that they had
started the action under the instigation of "secret appeals from Craiova
and Bucharest." The reactionary newspaper expressed its doubt at
the same time a suggestion that the Romanian women should not help
a people whose action represented disloyalty and rebellion towards their
suzerains. Yet, the real meaning of the article could be disceined in the
follo-wing paragraph : "And we here, on Hungary's territory n, those
who in the deeds of Romania and of the Muscovites see a danger to our
very quiet, who see a striving after those purposes which in the first
place imperil and threaten our state life, we, here on the territory of the
Hungarian Crown as faithful subjects of it, cannot appi ove the action
of those perfidious people, can in no way spare them, but must pursue
them with all the expressions of our indignation" 36

Therefore, the main concern was the fear lest this action should
eventually lead to the separation of Transylvania fi om the Hungarian
state. Three days later, the assertions in the "Kelet" were given a cate-
gorical rebuff on the part of Maria Iliesu, the chairwoman of the Cluj
Committee who showed that the Romanian action oliginated in no "pro-
clamations" from beyond the mountains. She simply said that "we have
to follow our sacred duty of stretching our helping hand towaids our
brothers beyond the Carpathians". At the same time, she denied having
met with any refusal from any "honest Romanian lady" to join in action ;
she pointed out that "work makes good headway thanks to our awa-
kening."

Moreover, the Romanian action was tantamount to a retort to
the action initiated by the pro-Turkish Magyar ruling circles to assist the
wounded Turks 37.

Confronted with this reactionary current among the Magyar nota-
bilities, on May 24, the Budapest Home Ministry adopted the measure
of dissolving the assistance committees. A general order was issued from
Budapest forbidding "the setting up of committees evei ywhere irres-
pective of nationalities, or politics". A second order referred directly
to the abolition of the committee in Sibiu (May 26, 1877).

As a result of those orders, on May 30, Friedrich Wahter, chief
magistrate of Sibiu, required Iudita M'acelaru to cease the action of
the committee, while making clear to her that private people could collect
aids for the wounded of any belligerent side "in lint, clothes and even
money on condition that the list of the items sent should be subject to
the authorities before mailing" 38 A similar order was issued by Johann
Gat, chief magistrate of Brapv, on June 2, for abolishing the committee
in that city 39. Within a few days such orders were issued in all areas
of Transylvania and Banat where committees had been created. In certain
places, for instance in Cluj, the administrative bodies announced the order
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to the people concerned, in not very polite terms, what aroused indig-
nation among the Romanians. The measure gave rise to protests every-
where 40 Thus, Iudita M6celaru lodged a written protest showing among
other things that she could hardly understand how the fact that Romanian
women manifested "compassion and sympathy for their kith and kin"
could be a crime against the state. She demanded that the text of her
protest should be forwarded to the Home Ministry with a view to can-
celling the measure adopted. A strong protest was also lodged with the
Brasov authorities showing that the measure taken would fail of its purpose
because "humanitarian feeling, love and blood relationships can only
dissolve when life itself dissolves" 41. The assertion proved perfectly
well grounded. On May 29, 1877, "Gazeta Transilvaniei" stated in part
"News items keep pouring in from all areas of Transylvania inhabited
by Romanians to the effect that our women have earnestly embarked
upon work for relieving our soldiers and that in every village and commune
somebody or other volunteers to take the trouble of bringing objects or
money to the nearest railway station in order to be forwarded to their
destination".

Indeed, the former leaders of the committees joined by others,
turned into private people and continued the collection of offerings.
Manole Diamandi of Brasov had an appeal published in "Gazeta Transil-
vaniei" showing that : "We, as private persons, request all those in whose
chests throb ardent Romanian hearts, all those in whose noble breast
burns the sacred fire of humanity ... to come to our brothers' relief. .. ."
The signatory of the appeal called attention to the fact that posterity
would pass judgement on the attitude of the Transylvanian-Romanians,
in case it proved inadequate : "The future generations might rightfully
say : 'Being indifferent to the sufferings of your brothers, you defiled the
name you bore !' " And so he went on to say : "Therefore we appeal
to all Romanians between the river Theiss and the Carpathians, to young
and old alike, to the wealthy and to the needy, to make their contri-
bution in order to alleviate the sufferings of our brothers in Romania,
wounded at the front" 41

A letter from Abrud to the editor of the same newspaper showed
that the assistance campaign had to be suspended there too, soon after
it begun. The author of the letter showed that : "Our ladies proposed,
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yet Minister Tisza disposed", yet that as a private person Ana Filip
of Abrud assumed the obligation of collecting the aid 42

Indeed, the measure taken by the Magyar government proved vain.
The Romanians throughout Transylvania and Banat favourably answered
the solicitations. The problem of those contributions was subject of an
investigation made by prof. Valeriu Bologa in 1941. The author esta-
blished an approximate area of the Romanian villages from which contri-
butions had been received.

Resuming the problem now, without however bein.g able to say
that our investigation is exhaustive (it relies on only three Romanian
periodicals that carried lists of contributions), the area may be greatly
extended. It would include all tax-paying communes and. towns -within
a line going from Sighetul Marmatiei to Satu Mare, Oradea, Curtici (two
coramunes now in Hungary go beyond this line) encompassing Banat with
the city of Timisoara, Biserica ADA a strip of land west of Oravita, then
Moldova Nou'a, Orsova, Caransebes, Lugoj and returning to Transylvania
through Hateg, Sibiu and FA,Oras, then going east of Brasov and Sighi-
soara and up to Tirgu Mures, Reghinul SAsesc, Bistrita, Rodna Veche,
reaching back into Maramures through Borsa and Sighetul Marmatiei.

Within the bounds of this imaginary line there were hardly a county
but included villages sending relief over the Carpathians. An exact figure
or list of all places cannot be provided because some of the subscription
lists were published without indication of localities while others mentioned
only the region where the contributions had been collected. The number
of villages and towns mentioned for certain in the lists carried by the
three periodicals investigated rises to 341. If we consider those included
without a specified name, we believe the figure may reasonably be
rounded to about 400 (cf annexed list).

It was thus that people fulfilled the appeal of Manole Diamandi
to the effect that all Romanians, throughout Transylvania should con-
tribute to supporting the Romanian army. Young as well as old people
fully responded to the call of the Romanian in Brasov. Elementary
school pupils worked to xnake lint (at that time still used instead of
cotton for dressing wounds), secondary school pupils contributed money,
to the best of their abilities, alongside grown ups. Contributions came
from townsfolk and villagefolk, from paupers who gave just a few coins
as well as from wealthy people who subscribed sums up to 2,000 gold
francs. In Brasov alone, 7,540 gold francs were gathered on the first
day of the collection. Making an approximate calculation for the villages
and towns spreading on the more limited area established by him, Bologa
estimated the total sum at 124,700 gold francs at least. Yet, the area
being much vaster, as we have shown, this sum was certainly exceeded
by at least a few score of thousands of gold francs.

To all this we have to add substantial offerings in kind : tissues
for making lint, dressing for wounds, linen and bed clothes, clothes,
splints for fractures, crutches as well as foodstuffs all gathered in
substantial quantities.

Besides the Romanians, to these offerings also contributed part
of the Saxon population and even certain Hungarians who did not share
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the viewpoint of the ruling classes. Thus, on August 4, 1877, the "Kelet"
carried an item announcing that the Magyar artisans of Vranin (Banat)
had collected 500 francs for the Romanian soldiers. The Cluj newspaper
stated : " `Gazeta Transilvaniei' should rest assured that the fine gentle-
men in Cluj will not be angry about it". At the same time, the Transyl-
vanians equipped an ambulance at their own expense and it started for
the Danube on June 23. Its departure from Bucharest to the front along-
side other 14 ambulances was a moving moment in Romania's capital.
Teofil Frincu sent a Bucharest report to "Gazeta Transilvaniei" showing
that "the heart of the Romanians in Bucharest throbbed joyously, seeing
that in spite of the numberless obstacles against which our people come
up, they have never ceased making their contribution, bringing their
heart and soul close to their brothers, to their sisters in independent
Romania" 4 3.

Throughout this action an important role in the villages was played
by priests and school teachers. Alongside as initiators of the collections
there were also clerks, craftsmen of farmers. In villages and towns,
the initiative was on the side of the Romanian bourgeoisie. In order to
collect those sums of money, besides subscription lists, there were also
initiated various performances.

The collection of aid and relief took place also in other parts of
the Austro-Hungarian empire where Romanians lived. Thu.s, beginning
in June 1877, relief was collected in Bucovina 44. At the same time,
Vienna saw the setting up of a Romanian students' committee. It
demanded the approval of the Foreign and Home ministries in Vienna.
The former answered that it did not see in this activity any danger to
the neutrality which the empire was eager to maintain. The Home
Ministry however rejected the petition stating that the philantropic action
could not be approved because "the Cisleithan population is very much
impoverished." The students protested showing that "it was never their
intention to lay one more tax on the shoulders of the Austrian citizens" ;
their purpose was to gather offerings from the Romanians in Austria-
Hungary "and from anyone who would give something of his own accord"45.
In October of the same year, a group of young Romanians probably
students opened a subscription list in Budapest, although even before
that month some relief had been obtained already through Oradea Mare
and Sibiu 46.

The atmosphere of lofty patriotism was also kept up among Roma-
nians by the Romanian press in Transylvania. Its mission was extremely
difficult as it had to cope with an intense campaign of misinformation
and even backbiting the Romanian army carried on by the pro-Turkish
Magyar press.

43 Idem.
44 The offerings could be sent to Natalia Hurmuzaki in CernAuti or to Helena Popovici

In Suceava. Ibid., June 16, 1877, p. 3.
45 The Committee was made up of Octaviu Blasianu, chairman, B. Mihail LazAr,

cashier, D. S. Ciurcu, I. Popescu, V. Niculescu, C. Popu, A. Delimarcu, Ion Cornea, Nic.
NegurA, I. Coloaje, members. "Familia", June 24, 1877, p. 358.

48 Ibid., October 23, 1877, p. 514.
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Among the Romanian periodicals, a basic role was played by
"Gazeta Transilvaniei" and "Telegraful RomAm". On April 21, 1877,
the former stated : "The die is cast once more against the Ottoman
Empire, yet also against Romania and even against our entire nation...
... Given this situation of supreme peril, it seems impossible for any
Romanian who can read to remain indifferent in the face of the great
events and to be unwilling to acquire the most accurate information
on their progress." Further on, "Gazeta, Transilvaniei" assumed the
obligation to regularly keep them informed.47 The Transylvanian newspa-
pers had special correspondents at the front who offered regular coverage.
It is noteworthy that in doing this they kept describing the Romanian
army in the terms "our army" or "our troops" while they spoke of "our
casualties".

At the beginning of the military action, the Hungarian reactionary
press and even that in other countries, proceeding from the Romania's
army lack of experience, thought that it would be easily rejected by the
enemy troops. However, subsequent events proved the contrary. That
is why, from the very first concrete actions undertaken together with
the Russian army, "Gazeta Transilvaniei" reported the participation in
the conquest of Nicopole in very moderate terms : "Sunday night, after
bitter fights round the clock, the Russians, helped by the Romanians,
seized Nicopole citadel... The Romanian troops brought their contri-
bution to the victory" 48. A few days later, commenting upon the same
'action, "Gazeta Transilvaniei" showed that "our troops did justice to
the Romanian army through their admirable deportment under the enemy
fire. We notice it with particular pleasure in order to praise the defenders
of Romania's honour and rights" 49. Similar comments were made when-
ever occasion called for it. Thus, on the fall of Grivita fortress, a column-
ist of the same newspaper showed that the Romanians' bravery was
mainly responsible for the seizure of the redoubt and for its holding
back 50. Also, joy mingled with contained pride can be discerned in the
'announcement referring to the fall of Rahova fortress 51. The fall of Plevna
was announced in two lapidary sentences frontpaged by the newspaper
in bold letters : "Osman Pasha Surrendered Today after Sanguinary
Battles. Plevna Has Fallen to the United Russo-Romanian. Army.
Bucharest Fêted Them by Illuminations" Subsecfuent issues included
a whole number of comments and reportages from the front sent by
its own correspondents or reproduced from foreign newspapers. Much
commentary was occasioned also by the conquest of Vidin Among other

47 "Gazeta Transilvaniei", April 21, 1877, page 1.
Ibid., July 6, 1877, p. 1.

4° Ibid., July 8, 1877, p. 2.
5° Ibid , Septembre 8, .1877, p. 1.
51 "Telegraful Roman'', September 13, 1877, p. 1.
52 "Gazeta Transilvaniei", December 1, 1877; p. /.
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things it was pointed out that "Vidin surrendered only to the encircling
Romanian army" 53.

However, because pro-Turkish newspapers kept speaking almost
incessantly about the Romanian army's inability to fight, both "Gazeta
Transilvaniei" and other publications "Telegraful romAn" and Iosif
Vulcan's "Familia" in order to reject those assertions reproduced
a lot of comments and appreciations from foreign press correspondents
or made by Russian commanders.

Here are a few examples : on September 8, 1877, the Bras.;ov news-
paper frontpaged a commentary by Lahmann reproduced from the "Bund"
of Berne and from the "Chicago Gazette" ; it concluded with the fol-
lowing words : "Nowadays, I am firmly convinced that the Romanian
army deserves being placed side by side with any army in Europe and
that anybody can take pride in the soldiers and officers who gave such
brilliant proofs of bravery" ; the rest of the article commented upon
the fall of Grivita fortress 54. On November 3, 1877, "Telegraful RomAn"
reproduced an article from the British "Daily News" which showed that,
far from running away, the Romanians fought with the same desperate
courage as the Russians and the Romanian army, although small, at
barely one stride took its place among the European armies. In con-
clusion, referring to the conditions under which the Romanian army had
crossed the Danube, the English commentator pointed out that it was
fine to see srnall Romania coming to the assistance of giant Russia in
lhe hour of danger 55. Reproductions of foreign commentaries held a substan-
tial place among the coverage from the front.

Yet, the indisputable argument opposed by the press in Transyl-
vania to the defamation of the Romanian army was the publication
of appreciations made by the highest commanders of the Russian troops
for the Romanian actions.

For instance, they reproduce the letter sent by the Czar to Prince
Carol I of Romania on November 1, 1877, following the battles at
Grivita. It wrote : "The Romanian troops in close union with mine own
and placed under the command of Your Highness proved heroic valiance
on August 30 and 31, fighting under the most killing enemy fire" ".
Following the battles at Gornii-Dubnik, Semeret and Trestenic which
took place in October 1877, General Kryloff who had been in charge
of those operations issued an order of the day evincing the merit of the
Romanian military. In the conclusion of his order, the Russian general
stated : "I will always treasure sincere esteem for the Romanian élite

53 l'he author of the note pointed out among others : "The Russian authorities tiied
to interfere here ton to have some share in the surrender so that history may record that
Vidin had not been capitulated only to the Romanian ti oops encircling it. But on Febi tialy 12,
the Romanian troops occupied the virgin citadel on the banks of the Danube", ibid. Febru-
ary 16, 1878, p. 2.

54 Ibid , September 8, 1877, p. 1.

55 The English journalist began by asserting that one of the surprises of the war had
been the unexpected value and bravery proved by the Romanian troops and generally the
efficiency and solidarity of the Romanian army (A pud "Telegraful romdn", November 3,
1877, p. 3).

"Gazeta Transilvaniei", December 31, 1877, p. 2.
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regiments I had the honour to command" 57. Following the fights at
Rahova, "Familia" printed the following report : "Emperor Alexander
of Russia awarded 24 'St. George' Crosses as recompenses for the infantry
batallion, for the cavalry brigade and for the artillery battery that helped
in the conquest of Rahova. The same order was awarded to sergeant
Grigore I. Ghica and to brigadier Pariziade, both cavalrymen" 58. In
its issue of December 30, 1877, "Gazeta Transilvaniei" carried the Czar's
order of the day of November 29, stating in part : "I express my sincere
gratitude to the commander of the Romanian troops belonging to the
encircling corps, general Cernat, who had the art of making the military
spirit pervade troops who battled for the first time" 59. That was after
the fall of Plevna. In the same issue the newspaper also reproduced the
letter addressed by the Czar to Prince Carol on December 12, showing
that "the brilliant victories obtained at Plevna are for the most part due
to the cooperation of the valiant Romanian army". Following the same
battles, Czar Alexander had stated inter alia : "I am proud of my
allies". And Grand Duke Nicholas declared he would wear the Romanian
decoration on he had been awarded "in remembrance of the gallant
Romanian army". Similar eulogies were made by General Baron Mayen-
dorff, who asserted that "each Romanian soldier had been a hero". Such
appreciations were proudly reproduced by the magazine "Familia" published
in Oradea 69. An interesting document in the same category is the order
of the day issued by General Gurko who had closely collaborated with
the Romanian army during many months of hard battles, the moment
he left the front in the Balkan Peninsula. The old general declared : "I
feel a pleasant duty from the bottom of my heart to thank the Romanian
troops who were under my orders and who always and under all circum-
stances lived up to their duties, leaving nothing to be desired... I wish
the alliance of these two armies to be an opportunity for the future conso-
lidation of the military fraternity between them..." 61 Such were but
a few instances of appreciations of the Russian commanders for the Roma-
nian army. The military competence of those personalities was unani-
mously acknowledged. The press carried those statements to the remotest
places inhabited by the Romanians.

All materials in the press prove that the Romanians were informed
in detail on the military operations, thus being given the possibility
to participate sentimentally, too, in the joy of victories or in the grief
of momentary defeats.

Suffice it to quote one example in order to show the effect of those
news items on the Romanian-Transylvanians. Hermina Ignat and Irina
Antal, two of the women in Beim who collected relief wrote on one
of the subscription lists that the victories of the Romanian army at Nico-
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pole, Grivita, Rahova and Plevna "have filled our hearts with the fairest
national pride, again arousing the warmest regard for the Romanian
soldiers, brothers unto one blood and unto the same mother... 82.

After the conclusion of the armistice, the Romanian press followed
the negotiations with the assiduity of direct concern. It became the spokes-
man of the discontent of the Romanian masses with certain provisions
of the San Stefano and Berlin peace treaties.

From what has been shown so far it clearly results that the War
for Independence waged by Romania side by side with Russia in 1877
1878 was a new opportunity for the Romanians in Transylvania to
manifest the unity of national consciousness and openly to express the
desire voiced at Blaj in 1848 to join Romania. They participated in this
action in their capacity of volunteer fighters and members of the military
ambulance service. Thousands of families in hundreds of Romanian villages
contributed money or offerings in kind.

The amplitude in Transylvania of the assistance for the Romanian
army as regards both spreading and importance, is proved by the fact
that it involved all social strata of the Romanian population.

LIST OF LOCALITIES FROM TRANSYLVANIA AND BANAT WHOSE INHABITANTS HAVE
MADE CONTRIBUTIONS IN MONEY OF GIFTS FOR THE ROMANIAN ARMY DURING

THE WAR OF 1877-1878*

1) Abrud (Ana Filip); 2) Abrud-sat (Ana Gallu); 3) Agris; 4) Aiud ; 5) Alba Iulla
(Eufrosina Cirlea and Eufemia Pipos); 6) Albac ; 7) Almasul Mare (Ana Poruldu); 8) Apold
(Priest Sofronie Brindusi); 9) Apoldul de jos ; 10) Arad (George Purcariu); 11) Archita
12) Ardaru ; 13) Asmagiu de jos ; 14) Bacifaldu ; 15) Baia de Cris ; 16) Baia Mare (Priest
Stefan Boltiu) ; 17) Baia Sprie (Dr. Sandianu) ; 18) Baisoara ; 19) Baita Montana' ; 20) Baraseul
de Jos ; 21) Baraseul de Sus ; 22) Basest' (Elena Pop); 23) Bätesti ; 24) Beclean (Priest Ion
Birsan); 25) Bela (Priest Ion Vdtäseanu); 26) Beliora ; 27) Berivoii Mari ; 28) Berivoii Mici
29) Beregseu (Etnilia Andreescu); 30) Btcalat ; 31) Blertan (Priest T. Avram); 32) archis ;
33) Biserica Alba (Priest Petru Niculescu); 34) Bistrita (Lia Alexi) ; 35) Blaj ; 36) Bocsa-
Montana (loan Allrcit and Vasile Diaconovici) , 37) Boca Românä (Teacher Ion Marcu and
Vasile Diaconovici, furrier); 38) Boita (Ion Popa and Constantin Popovici); 39) Boiul Mare
(Priest Elia Ioanovici); 40) Bord ; 41) Borgo Prund ; 42) Borsa ; 43) Bozesti (Elena Pop);
44) Bozias ; 45) Brad (Zoe Mihälteanu and Iudita Secula); 46) Bradätel; 47) Bran ; 48) Brasov
(Manole Diamandi); 49) Brotei ; 50) Breaza ; 51) Breca Romand ; 52) Buciutni (Elisabeta
Danciu); 53) Budiul de Cimpie (Carolina Papiu and Amalia Crian); 54) Buntesti ; 55) Briuc ;
56) Busag ; 57) Buteni (Emilia Gurban); 58) Cäbesti (Hermina Ignat); 59) Cacova (Alexandru
Lebu); 60) Cacova Ierei ; 61) Capolnas ; 62) Caransebes (Ioan Bartolomel); 63) Cara ; 64)
Ceanul Desert (Priest Stefan Porutiu); 65) Ceanul Mare (Susana Pop); 66) Ceisioara ; 67)
Cenad (Teacher Meletie Boto) ; 68) Cerbelu ; 69)Certege ; 70) Cherechiu ; 71) Cheriu ; 72)
Cheta ; 73) Chiciudul de Cimpie (Maria Rusu); 74) Chinezu (Iva Stevi); 75) Chisatdu (Emilia
Cadariu); 76) Ciacova ; 77) Ciclova Romänä (loan Petrovici and loan Orza) ; 78) Ciucuciu de
Cimpie (Victoria Mauritiu) ; 79) Cioara ; 80) Cioara ; 81) Cistelnic ; 82) Gimp (Ainalia Crian and
Carolina Pop); 83) Cimpeni (Andreica), 84) Cirne ; 85) Cladova (Ana Lintia) ; 86) Clopotiva
87) Cluj (Maria Iliesu); 88) Cohalin ; 89) Copácel; 90) Comlos (Maria Grofsoreanu and Constan-
tin Popovici); 91) Cricatt (Priest Gheorghe Muncus); 92) Cristior ; 93) Curtici ; 94) Crisu (Ion
Gheza, treasurer); 95) Cut (loan Decanu); 96) Danes (Ion Duma and Priest V. Tataru);
97) Dealul Mare; 98) Delani ; 98 bis) Densusi ; 99) Desesti ; 100) Deva (Francisc Hosu Lon-
ghin); 101) Dirste; 102) Dobra (Priest Romulus Crainicu); 103) Drägus (Teacher George

62 Ibid., January 24, 1878, p. 4.
* The list has been established according to information published in "Gazeta Transit-

vaniei", 1877, "Telegraful roman", 1877, and "Familia", 1877.
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* To this commune also belonged the hamlets Sebesul de jos and Sebesul de sus.
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Codrea); 10 1) Dräuti ; 105) Dumbravita Mica ; 106) Fágaras (Zinea Roman and Anastasia
Popescu); 107) Farcadinul de jos ; 108) Farcadnuil de sus , 109) Feitid (Dimitile Cosma)
110) Feldru (Fironica Muresan); 111) Fenteus ; 112) Finloag ; 113) Folia ; 114) Fin ; 115)
Galati (Grigore Pacala), 116) Gala(i ; 117) Gherla (Ludovica Borgovan); 118) Ghilad ; 119)
Ghimbav (Elena I. Comanescu), 120) Ghiris ; 121) Gialacuta ; 122) Gilfiu (Elise) Barbosu);
123) Giurteleacul Ho(lodului (loan Budelecanu); 12 1) Gothaba ; 125) Grebenisul de Chnpie-
(Alexandru Boeriu); 126) (,ros' ; 127) Gridu (Jacob Udtea); 128) Grindeni (Priest Nicola')
Pornositi); 129) Gula Riultii (Priest loachim Montean and Priett Ion Simla); 130) Gura
Sada ; 131) Gurghiu (Leon Lupus and Patriciu Barbu); 132) Hadareu , 133) Halmagi ; 1:34)
Hambac ; 135) Herseni ; 136) Hasifalati (Priest Nicolae Doctoi u) ; 137) Hfirmas ; 138) Hasmas
139) Hateg (Suzana Popovici and Lucretia Boiha) ; 140) Hetiur , 1 11) Hunedoara (Geoigiu
Danilä); 142) lara Mures, 143) lara de Jos , 1 11) Elisabetopol ; 145) /gin"' ; 146) Ighlu
147) Igris ; 1 18) Iliem (Gabriel Cornea); 149) uva ; 150) India' (Priest, Alexandru Vlasa);
151) Ilidia (Ana Limia); 152) Ilia ; 153) Izgar , 154) Jadani (Teodor Päcäteanu); 155) Jebel
( reacher N'asile Cuita); 156) Jina ; 157) Lancram ; 158) Laptigiul de .los ; 159) Lapugiol
de Sus ; 160) Lapusnie ; 161) Lapusul Unguresc (A. Muresanu, M. luga, loan Georgiu, Atana-
sin Georgiu, Alexui Lalinsiu); 162) Läsäu ; 163) Läscud (Juliana Nemes); 161) Leichin(a
de Mures ; 165) Lighed (Gheorghe NIcolaekici); 166) Lipova (Teacher Dam! Piffle! ; Priest_
loan Taranu, Elena Taranti), 167) Lisa (Teacher Nicolae Albu); 168) Ludisor ; 169) Ludosury
Mire (Doctor Teodor Rece), 170) Ludus; 171) Lugoj (Coriolan Bredicianu); 172) Luguzau
173) Lupa , 174) Lupa ; 175) Macea (loan Mladiii); 176) Maderat ; 177) Marginem ; 178)
Medias (Priest Ambrosio Aron); 179) Merghindeal (Ana Cocorada); 180) Miereurea (Agapia
Droc); 181) Mihaesti , 182) Mikhaza (Alexandru Neogoe); 163) Mintiul Reinar ; 184) Mojna
185) Moldova Noua (Paraschiva Savu); 186) Mosmta (Eliza Cernititi), 187) Muncel , 188)
Muncel ; 189) Nallab , 190) Nichis Gheorghe Lupea); 191) Nasaud (Elisabeta Pop,

illielmina Milifulas); 192) Nasätidul Roman (N'asile Cotti(m); 19:3) Neagia ; 194) Nemsa
195) Dena de Sus (Tiachers Isaiia Hintes, Dumitru Cristea, Ion Mont( anu) ; 196) Dena Sibiu-
(M tria Ioan Oprisor, Ana I. D. Luca, Livia I. M tftei, Ana S. Op, isor) ; 197) Ocolistil Mare ;
198) Ocolisul Mie , 199) Ofenbaia (Priest Ion Danciu); 200) °baba ; 201) Oradea Mare
(Veturia Roman); 202) Orastie (Ana Tine))) ; 203) Oravita Montana (Eugenia Munteanu);
201) Oravaa Românä (Eugenia Munteanu, George Bogdan); 205) Orlat , 206) °rem ; 207)
Orsova (Pelre Calcineanti); 208) Osti(a ; 209) °strove' ; 210) Ostrovu Mare; 211) Pauci-
nesli ; 212) Peeica Româna (Florian Crisan, loan Efticiu); 213) Pestemta ; 214) Petri-
laca (Juliana Nemes); 214 bis) Pilul Mare ; 215) Pogaceano de Cimpie; 216) Poiana
217) Palana Ariesulm (Mihail 0.teanti); 218) Poiana Mandl') (Malia Elves); 219) Pojoga

Poplaca (Priest Constantin Baca, Teacher Radti Neagu, Zahatia Badila village magistrate);
Porcestl; 222) Präjesti ; 223) Purareni ; 224) Racasdia (loan Bistreanu); 225) Rachi-

tova ; 226) Racovi(a (Paraschiva Mdcelaru and Ana Florian); 227) Radulesti ; 228) Rafnic ;
229) Rasinari (Aleen Dandes); 230) Rebrisoara (Nicolae Moldovan); 231) Reghnuil Säsese
(Petru Barbu); 232) Rimetea ; 235) Rosia Saseascä (Cecilia Hacinan); 233) Riu de Mori;
234) Rod ; 236) Roscani ; 237) Runeol ; 238) fusca Montana ; 239) Ruscior * (Priest loan.
lime)); 210) Säcädate (Demetrin Cuteanu); 241) SacalOseni ; 212) Socalul de Cimpie (loan.
Latirentiti); 213) Sdamas ; 244) Sacatura ; 245) Sadu (Notary Constantin Popovici); 246)
Staes (Priest Nicolae Brindus and teacher Nicolae Banisol), 247) Salcitia de jos ; 248) SAlciva
de sus ; 249) Saliste (Priest Ioachim Munteanu); 250) Salsig ; 251) Salva ; 252) Saräsau
253) Siarosiu (Priest Dionisiu Chendi); 254) Sartäs ; 255) Sasari ; 256) Saschiz (Priest Gheorghe
Sioneriu); 257) Satu-Mare; 258) Sauna de Clinpie (lacob Collanti); 259) Scarisoara ; 260)
Schlopii ; 261) Sebe; 261 bis) Sectin ; 262) Seleus (Ana Zoslo); 263) Sercaita (Safira Stefan
Butea); 264) Siasu ; 265) Sibui (Iudita Macelarti); 266) Sighisoara (Alexandru Horsia);
267) Sighisoara sat (loana V. Moldovanu); 268) Silvasul de Cimpie (Carolina Papiu and Amalia
Crian); 269) Simleul Silvaniei ; 270) Simon Bran (Maria Mosoiu and Nicolae Alanoiti); 271)
Sanca Notia (loan Scurtu); 272) Sinca Veche (Iosif Stoia); 273) Sindu (Priest loan Ramon-
tiai); 274) Sipetu ; 275) Siria (Priest George Vasillevici); 276) Sisesti ; 277) Sint Mihaiu
Ariesului ; 278) Sint Mihmul Romän , 279) Sinnicolaul Mare; 280) Sinpetru ; 281) Sintea
Mica and Sinlea Mare; 282) Sistorovät (George Bocu); 283) Stupini (loan Maximilian);
284) Soimus (Priest loan Boeriu); 285) Sometita Mare (Victor Colceriti); 286) Streja Cati-
soara (Anisia Bodaru and Nicolae Budaru, notary); 287) Strimtura ; 288) Subpadure ; 289)
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irra Nlare (Priest Stefan Opris); 290) Surduc ; 291) Teitis, 292) Teius; 293) Tigramul Nlare
(Maria Iacob and lacob Tiurnea); 294) Tilisca (PriestIoan Juga, Priest loan losif and Dumitru
losif); 295) Timis; 296) Timisoara Rotariu); 297) Timpahaza (Sofia Bogdan); 298)
Tinäud; 299) Tirgii Mures (Nlaria Szebeni); 300) Tisa ; 301) Toderitia (Alexandru Atria),
:302) loplreea ; 303) Toracul Abe (Ana Fizeseanu); 304) Totoiti (loan Popescu); 305) Trestia
(loan Badila), 306) Trimpoile , 307) Trani de jos (Amelia Ha(eganu); 308) Trail' de Sus
(Aurcha Hateganu); 309) Turches (Nicolae Soiu, Ana Birsan, Nicolae Jugänariu); 310) Turda
<Emilia Ratiii); 311) Timm (Priest loan Russu), 312) Ulfaläti ; 313) L'ioara ; 314) Csusäti
.315) Vadu (George Boeriu); 316) Valea Dil1ii; 317) Valea Dosului ; 318) Valea Lupsei ; 319)
Valea Mare , 320) Valeapai ; 321) Valea Recea (Priest George Trombitasu), 322) Välem (Teodor
llirgineanit); 323) N'adu ; 324) Varddia ; 325) Vasova (loan Mareu and N'asile DiaconoNici);
:326) Velcheriul (loan Albu); 327) Venetia inferioarà (Elisabeta Comaniciu); 328) Vesteni
329) N'ildom :330) Vingrad ; 331) Vind ; 332) Vislea de jos ; 333) Vlädeni (laeob Zoica, notary) ;
331) N'oivodenii Mali (Priest Aron Mogos); 335) Voivodenti Mid (Moise Stela), 336) N'ianiu
337) Zahlu (Priest Teodor Pop); 338) Zam ; 339) Zeicani ; 340) Zoltan (Priest Gheorghe
Vätäsiami).

Unicientifyed localities : Baptia ; Localities in the Hungal ian People's Republic;
Coni,ia Mare 5i Ketegyhaza.
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L'OPINION PUBLIQUE EUROPÉENNE ET L'HÉROTSME DES SOLDATS
ROUMAINS PENDANT LA GUERRE DE 1877-1878

R. PAI U VN U

Les hauts faits d'armes qui ratifièrent il y a un siècle Pindépen-
dance de la Roumanie ont déjà fait l'objet de nombreuses recherches.
Celles-ci ont mis en lumière non seulement la remarquable tenue de la
jeune armée roumaine face à Pennemi et le concours si efficace prété à
maintes reprises aux troupes russes, mais au ssi la portée de ses succès
pour Paffirmation à Péchelle mondiale de la volonté d'indépendance
du peuple roumain D'autre part, elles ont souligné également la profonde
adhésion à la cause de Pindépendance des Roumains vivant alors à l'exté-
rieur des frontières, ainsi que l'évolution de la situation politique à Pinté-
rieur du pays.

La presse étrangère de l'époque se faisait l'écho de ces divers aspects.
Certaines publications de prof il militaire analysaient les combats donnés,
avançant des considérations d'ordre technique et stratégique. Leurs
envoyés spéciaux sur le théâtre des opérations en fournissaient la descrip-
tion détaillées. Des scènes de batailles étaient narrées aussi par les corres-
pondants des quotidiens ou périodiques d'informations, officieuses ou
non, mus par le besoin de satisfaire à la curiosité de leurs lecteurs. C'est
ainsi que furent notés des témoignages touchants de Pélan et de la com-
battivité des soldats roumains, manifestes dans leur moindre action. De tels
témoignages s'avèrent d'autant plus précieux qu.'ils émanent dans certains
cas de journalistes dont les sympathies du moins au. début n'allaient
pas du côté de Parmée roumaine. D'autres commentateurs ont traité
de la situation à Pintérieur du pays, du développement de l'esprit combatif
des masses. De toute fa çon, le comportement irréprochable de Parmée
roumaine devait constituer une surprise et la presse internationale était
presque u.nanime à reconnoitre à la Roumanie le rôle d'un facteur politique
et militaire avec lequel il fallait compter aux bouches du Danube. Quel-
ques-unes des considérations des gazettes étrangères ont été reprises par
les journaux roumains, organes des partis ou indépendants.

En suivant les événements du Sud-Est de l'Europe, la presse inter-
nationale commença par se montrer sceptique quant aux possibilités de
la Roumanie de tenir un rôle actif dans le conflit russo-turc profilé à
l'horizon. Certaines gazettes parlaient des conséqu.ences néfastes aux-
quelles avaient abouti les confrontations au cours de l'automne de 1876
entre les Tares et les armées serbes, insuffisamment instruites en Poccur-
rence. Il leur était également connue la crise financiér6 ob. la Roumanie,
de même que d'autres Etats européens, se débattait à l'époque. Sous-

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 25-35, BUCAREST, 1977
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estirnant la valeur de Parmée roumaine, une partie des correspondants
étrangers ne pensaient pas que l'éventuelle coopération des Roumains
avec les troupes russes serait à méme de conduire A, des objectifs politiques
ou territoriaux. Du reste, au cours des premiers mois de la guerre, la press&
russe elle-méme proclamait que c'était aux troupes du tsar, A elles seules,.
de cueillir les fruits de la victoire.

Cependant, les témoins oculaires des déplacements des corps d'armées
roumains et des premières opérations de guerre eommencent A transmettre
des nouvelles en leur faveur. Par exemple, le Times britannique estime
la dotation technique de l'armée rournaine comme « exceptionnelle et
les troupes provinciales ont tout ce que l'argent peut procurer pour les
rendre efficaces dans la guerre A, venir »; une autre fois, rencontrant
dans les rues bucarestoises un convoi d'ambulances du service sanitaire,
le correspondant de ce quotidien se déclare satisfait de son aspect 1. Un
tableau plus détaillé est dû A un autre observateur, qui notait : « l'artillerie
est superbement attelée. Les canons sont enveloppés dans des étuis de
cuir. Les caissons, bien suspendus, semblent mieux dotés que ceux de

plupart des armées européennes » 2. Une revue des unités roumaines
fait profondément impression sur les reporters militaires présents, surtout
sous le rapport instruction et dotation 3. Un autre correspondant de presse-
croit savoir que : « les corps (d'armée) de la Principauté... sont très
disciplinés, animés du meilleur esprit et préts aux plus grands sacrifices » 4.

A Calafat, le prince régnant trouve ses troupes « avec le moral trés.
bon »5. Le bombardement de Nicopoli depuis la rive roumaine du Danube,
en réponse aux provocations turques et pour faciliter la prise de la f or-
teresse par Parmée russe, fit l'objet de plusieurs narrations élogieuses de
la part des gazettes étrangères. L'Inclépendance Beige, qui bénéficiait de
la collaboration d'un envoyé bien informé, écrivait : « Le tir de l'artillerie
roumaine, dont la précision a été remarquée à Calafat, s'est montré
la hauteur de la renommée gagnée par cette arme au commencement de hi,
campagne »6. De son côté, les Daily News soulignait le fait que « les auto-
rités russes sont fort satisfaites de l'aspect et de l'efficacité de l'artillerie
roumaine »7. L'organe viennois Die Presse remarquait que certains comman-
dants en chef russes ont félicité les militaires roumains pour le eoncours
qu'ils leur avaient donné 8 chose qui n'étonnait pas l'll Diritto, sou-
tien fidèle des efforts romnains sur tout le parcours de la campagne 9.

The Times du ler mai 1877, cf. Radu Ros2tti, Citeua extrase din presa englezd 1877.-
1878, Ed. Cartea Romdneasc5, 1927, p. 366.

2 La France du 31 mai 1877, cf Nicolae Iowa, Rd:bciul de independer,td. Actiani
diplomatice si stdri de spirit, BucurWi, 1927, p 05.

3 The Times, The Daily News, Fanfulla, Ncue Frete Thesse, etc,... repris par les
quotidiens roUmams (le plus complet, Ronidnui).

4 Le Constilutionnel du 22 mai.
5 The Times du 29 mai 1877, cf. Radu Resetti, Cileva extla:e..., p. 369.
6 L'Indépendance Beige, d'après Die Pres.se du 17 juillet.
7 The Datly News du 28 juillet, cf. Radu Rosetti, Cileva extra' e.
9 I?d:bolul du 13 jufflet.
9 Romdnul du 3 aoat.
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-° Militar-Woehenblall, no 56 du 1-1 juillet 1877, p. 989. Voir aussi N. Z. NIunteanu,
111daurii ale unor corespondenli de presd si observalorz nulitari strinni despre eroismul armalei
lonicine in rd:bozul de IndependenN, a Analele Institutului de tiinte Istorice i social-politice
de pe lingd C C. al P C R », Bucuresti, 1967, no 2, p. 48.

11 The Daily News du 27 mai, cf Radu Rosetti, Cileva exliase .., p 387
12 Rolm-Thal du 17 juillet 1877
13 Le Temps, d'apres Timpul du 26 juillet 1877.
11 Reizbouil du 24 aollt 1877.
15 The Times du 18 juillet, cf Radii Rosetti, Cileva exIlase..., p. 372
16 Par exemple 6olos et MosAcvski Ves/me, cites par Rà:boiul.
17 Dans 2'he Daily News, cf. Radu Rosetti, Cileva exhase....
18 L'Illuslracion espanole y americane, nc. 19 du 1877. Nicolac Iorga, Informalti sparnole

flespre rd:bouil nostru de independenfa, Bucurc§ti, 1928, p. 9.
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Comme conclusion d'une analyse minutieuse, la revue allemande 31 ili-
tar-W ochenblatt relevait la valeur combative toute particulière des
troupes roumaines 1°

D'autres correspondants de guerre, notamment anglais et italiens,
Iont tenu à souligner, dès avant la traversée du Danube, « l'absenee de eete
Angoisse, qui ne saurait étre tout A, fait anormale chez des soldats jeunes
et manquant d'expérience »11. Dans un aperp rétrospectif du rôle term
jusqu'alors par les rnilitaires roumains, un commentaire de l'Agenee
Havas, reproduit par les gazettes de la capitale, relevait le fait que « Par-
mée roumaine a su garder la ligne du Danube et empècher ainsi que son
pays Mt transformé en théhtre de guerre »12.

L'éventualité d'une participation roumaine directe sur le front sud-
{lanubien devenait un sujet de discussion de plus en plus frequent, depuis,
surtout, que la presse internationale publiait des articles présentant les
insuccès enregistrés par l'armée russe sous les murs de Plevna. En exa-
gérant leur portée se faisant, sans doute, en cela l'écho des milieux
intéressés certaines gazettes auchaient d'accréditer mème Phypo-
thèse, d'ailleurs bienta démentie, des conditions de paix formulées par
la chaneellerie du tsar ". On a publié, également, les appels pressants
Adressés au prince Charles au nom du commandant en chef, le grand-duc
Nicolas, en vue de Pentrée sans retard en guerre des forces roumaines,
e omme on a publié l'acquiescement du prince. Fait paradoxal, le geste du
grand-due semble gratuit au correspondant de T elegrammes 14, alors que
(Pautres journaux, par exemple The Times, ne pensaient pas inème
en risquant de se contredire par rapport A des jugernents avancés aupa-
ravant que « la garde du Halle droit sera confiée au général Mann et
A ses hommes »".

Quelques gazettes tsaristes se montraient elles aussi suffisamment
méfiantes en ce qui concernait les chances d'une cooperation militaire
étroite russo-roumaine 16. Suivant les journaux conservateurs, on formu-
lait même l'opinion que la participation A la guerre sud-danubienne aurait
suscité des mécontentements en Roumanie 17.

Mais le veritable état des choses ne tardera pas A, se faire jour dans
les correspondances de la presse étrangère. Pour la revue L' illustracio n
espanole y americane, qui examine dans un article la signification de la
guerre d'indépendance, « ce qui doit attirer en tout premier lieu Patten-
tion, c'est le drapeau tricolore qui se dresse aux côtés du drapeau russe »18.

www.dacoromanica.ro



19 D'après Romcinul du 12 aok. Voir aussi C. N. Velichi, Presa románeased despre rdz-
bowl de independenfd, tiré à part de a Romanoslavica », XVII, Bucuresti, 1970, p. 580.

20 Cf. Nicolae Iorga, Informalii spaniole..., p. 7(381).
21 Telegraful du 13 aotitt 1877.
22 Rdzboiul des 9 et 16 aoftt ; Telegraful du 13 acrilt.
23 Augsburger Allgemeine Zeilung du 4 aott ; cf. Timpul du 28 aoett.
24 D'après Romemul du 12 aont.

D'après Rorndnul du 3 septembre.
26 The Times du 12 septembre ; d'après Radu Rosetti, Cileva ex/rase..., p. 374-375.
27 Telegraful du 8 septembre; voir aussi N. Z. Munteanu, Mciriurti ale unor corespondenii

p. 49.
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Toutefois, c'est un journal frangais qui fournit des données intéressantes
sur la tenue et l'état d'esprit des militaires roumains

« Il y a, A l'heure actuelle, plus de six mine Roumains dans le ter-
ritoire turc. Les soldats sont pleins d'élan et il est visible qu'ils ne savent
rien des rudes surprises du champ de bataille. Les officiers sont plus
soucieux ; les officiers d'artillerie forment Pélite de Farm& ; mais Pétat
major ne saurait avoir aucun tort. La belle tenue des regiments roumains
a fait Pétonnement des officiers russes »16.

Un autre correspondant nous apprend que « le foi dans le triomphe
est immense ... certains bataillons roumains ont crié A l'assaut f
A l'assaut !" »20. Le journal romain Gazetta de /a Capitale parle lui aussi de
l'impatience des soldats roumains A traverser le Danube, en notant en
même temps la discipline qui régnait parmi eux 21 Les divers aspects de
la belle tenue des troupes roumaines n'échappèrent ni A l'organe italien
11 Diritto. D'autres informations récoltées sur place étaient fournies par
L'Estafette, The Times, Militdr-Wochenblatt 22 etc. Une image haute en
couleurs est brossée par l'Augsburger Allgemeine Zeitung, qui note :
« Dans le camp russe règne le calme ; chez les Roumains, des danses et des
chansons, enthousiasme »23. Un autre envoyé , dont nous avons déjà re-
produit quelques nouvelles, était frappe par « la gaité des fantassins
(dorobanti). Ces braves gargons chantent partout »24.

Le magnifique comportement des troupes roumaines sous les murs
de Plevna fut une veritable revelation pour tous les temoins oculaires,
correspondants de presse ou militaires étrangers, curieux de suivre
première confrontation serieuse entre quelques unites militaires sans
experience et un ennemi aussi nombreux que bien arme. Un premier assaut,
celui du 27 aoíit, s'est solde avec la prise du redan de Grivitsa, que les
Turcs ont été obliges d'abandonner. S'étant attaché A une compagnie
roumaine, le journaliste Lachman arriva jusqu'A la ligre de feu un
feu « comme on n'aura vu ni A Custozza, ni A Solferino », a-t-il tenu
préciser. Ce qui le frappa, ce fut que « tous, depuis le plus petit au plus
grand, étaient Ala hauteur de leur mission sacrée »25. «Les troupes roumaines
ont montré déjà, à Plevna, qu'elles ne sont pas des allies à mésesti-
mer »26, écrit un autre périodique. Même le viennois Fremdenblatt, aupa-
ravant pen favorable, doit reconnoitre que « le quartier general russe devra
accorder une plus haute et meilleure appreciation A la valeur de Parmée
roumaine, qu'il ne l'a fait jusqu'à present »27. Un journal madrilène met-
tait lui aussi l'accent sur la combattivité toute speciale des dorobang,
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les fantassins roumains 28, alors que l'organe officiel de Parmée russe,
Le Nord, faisait l'éloge de la stIreté de l'attaque des soldats alliés 28

Cependant, à cette étape de la guerre, l'impression la plus profonde
a été laissée par l'héroIsme dont les unit& roumaines ont fait preuve le
30 aoilt. A. la suite de plusieurs attaques successives, elles prirent la redoute
Grivitsa I, remportant l'unique victoire de la journée pour nous servir
des paroles mêmes de plusieurs organes de presse 30 journée pendant
laquelle des raisons d'ordre sentimental auraient réclamé que les troupes
russes se distinguent tout particulièrement.

En donnant l'ample commentaire des attaques du 30 aufit, Die Presse
remarquait entre autres : « Les troupes et surtout les Dorobanti se jetèrent
au feu avec un courage qui éveilla l'admiration de tous. Le sens de l'hon-
neur militaire qu'ils ont leur assure la plus parfaite estime »"-. Dans un
coramentaire favorable aux Roumains, la gazette italienne Il Dovere écrit ;
« entrés dans la lutte, les Roumains ont donné preuve d'une vaillance
singulière, d'une valeur tactique peu commune et nous autres Italiens nous
devons saluer avec une joie sincère l'éveil d'un peuple auquel nous ratta-
chent des liens de parenté si étroits »32.

L'attaché militaire danois fourni un ample récit de la bataille, qu'il
commente avec impartialité, en soulignant que « les Roumains ont attaqué
avec beaucoup de bravoure »3 3. Le même Lachman, (MA mentionné, appré-
ciait que « l'esprit de Parmée était excellent et Penthousiasme dominait
tous les rangs ... en avant t était la devise du jour, suivie par toute la
troupe », en &pit du fait que « la pluie de balles était plus drue que celle
qui tombait d'en-haut »34, suivant l'image si suggestive et char& de tra-
gigue dont il use pour en parler. Le Deutsche Zeitung écrivait que les armées
roumaines font preuve « d'une austère ténacité, taut à l'attaque, que dans
la défense »35, alors que La France soulignait la mauière honorable dont
elles ont rempli la mission qui leur avait été confiée 3°.

Plusieurs périodiques belges notaient de leur côté : «Avec un achar-
nement incroyable, les Roumains se sont jetés dans cette vallée de la mort ;
refoulés, écrasés, décimés par le feu meurtrier d'un ennemi au couvert,
n'hésitant à aucun moment, avangant sans cesse laissant dans leur
sillage une longue rangée de morts et moribonds. Des actes d'héroïsme
ont eu lieu qu'on ne saurait narer » 37. Ce côté héroïque est mis en lumière
par un témoin oculaire qui notait que « chez les Roumains les morts étaient
plus nombreux que les blessés38, fait dû entre autres aussi à ce que Pen-
nemi n'avait point respecté certaines règles humanitaires généralement

28 Nicolae lorga, Informalii spaniole. , p 3.
29 Rclzboiul du 4 septembre 1877.
3° The Morning Post du 18 septembre, Die Presse du 21 septembre, Pester Lloyd,

etc., cités aussi par les gazettes françaises, belges, allemandes.
31 Die Presse, repris par Rorna'nra liberei du 16 septembre.
32 Roma'nul du 30 septembre 1877; voir aussi N. Z. Munteanu, op. cit., p. 51.
33 The Daily Telegraph du 3 octobre 1877.
34 Reproduit par Romilnul, le 7 septembre.
35 Romanza liberei du 13 septembre 1877.
36 La France du 20 septembre 1877.
37 Fr. Cohn-Abrest, Zigzags en Bulgarie,1879, p. 105, chez N. Z. Munteanu, op. ell., p.51.
38 Radu Rosetti, Rapoarte daneze asupra reizbozului din 1877 78, Bucure§ti, 1929,

p. 9; l'auteur de cette note, M. S. V. Haldemann, était attaché au quartier général russe.
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19 Parmi ces journaux, retenons Le Teinps, Imparcial, Ilelsingfors Dayeblall,
L'Eslafelle.

49 The Times du 17 septembre ; cl Radu Rosetti, Cileva exUase . , p 374
41 The Times du 2 octobre 1877 ; cf Radu Rosetti, Cueva p. 375
42 The Daily News du 19 septembre ; cf Radu Rosetti, Cileva extrase..., p. 389

Le journal Caffaio, d'api es liomantil le 12 octobre ; voir aussi C. N. Velicln, .Spicuiri
din presa slreanci astipra luplelor de la Raliova i Plevna, in Analele Universitãl,ii Bucu-
i Islorie, XVI, Bucure§ti, 1967, p. 72.

44 The Daily News du 3 november.
49 L'organe Sloa, cité par Farnilia du 16/28 octobre ; voir aussi N Z. Munleanu, op

cif., p 51
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admises. Egalement transportés par l'esprit de sacrifice des Roumains se
sont montrés les correspondants de bien d'autres organes de presse, comme
l'indiquent les articles rédigés ces jours-là39. Dans le compte rendu détaillé
des batailles du 30 aoilt, quelques-unes des revues militaires racontèrent
aussi des hauts faits individuels sortis du commun. Peu à peu, le ton de
la presse étrangère, même de celle qui ne nourrissait aucune sympathie
pour la politique extérieure du cabinet de Ion BrAtianu, commence A
changer : « Les troupes roumaines ont démenti effectivement toutes les
médisances avancées par les critiques étrangers quant à leur aptitude à
se maintenir 80US le feu et ont démontré une fois de plus le fait que le cou-
rage physique n'est pas le don exclusif de quelques nations privilégiées »,
affirmait The Times 4°. En tAchant de déchiffrer quelques-unes des con-
séquences engendrées par la vaillance guerrière des Roumains, le même
journal écrivait que « les réservistes et les territoriaux répondent sur le
champ A l'appel et on dit que ces gens se montrent désireux d'être à la
hauteur de la bravoure de leurs camarades de Plevna »4'. The Daily News
constatait qu'il y a « un grand désir de combattre dans la brave jeune armée
du prince Charles »42.

Aussi une gazette italienne saisissait-elle à juste titre que, grAce
l'excellent comportement de ses soldats à la guerre, « n'importe qu'elle

serait la solution de la guerre, la Roumanie a cessé à partir d'aujourd'hui
d'être vassale et son indépendance, proclamée par le vote national et sou-
tenue avec les armes, ne saurait plus lui être enlevée »43. Une lettre tou-
chante de Garibaldi montre que c'était là sa pensée. Suivant un autre
quotidien « l'armée rouinaine devient un facteur clans la Question Orien-
tale »44. Pour la gazette grecque Stoa, cette armée était « la première en
Orient » et, dans le contexte des desseins politiques poursuivis à Athènes,
elle était recommandée en tant que « modèle à suivre » pour tous les
Etats de cette zone 45.

Bon nombre de publications ont examiné dans leurs commentaires
certains aspects liés à Pefficacité de la coopération militaire roumano-russe,

rapport fourni par les troupes roumaines aux succès tactiques et opéra-
tionnels des armées russes dans la guerre anti-ottomane. Quelques-unes ont
relaté les échanges de notes ou les rencontres des grands commandants des
unites roumaines et russes, les cérémonies de la décoration réciproque des
officiers et soldats. Elles ont publié les éloges des généraux russes dont
quelques-uns avaient commandé temporairement certaines forces rou-
maines, tels Krudener, Todleben ou le grand-duc Nicolas. C'est bien à
juste titre que Le Temps soulignait : « Les Busses ne peuvent oublier que
là Roumanie leur a prêté un concours effectif au moment le plus critique
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46 1?orneinizI du 20 novembre 1877.
47 The Times du 17 septcmbre ; cf. Radii Rosetli, Cileva estrase.. , p 373.
48 Rdzholut du 27 octobre.
46 Die P,esse du 17 octobre, cdée par Telegrafal du 9 oct. 1877
5° The Datly Telegtaph du 15 septembre.
51 Ret:bozul du 18 octobre.
52 The Morning Post du 9 octobre ; cf Radu Eoselti, Cileva exttase. , p. :385.

/ The Monung Post du 22 octobre ; cf. Radu Rosetti, (Mum ex:rase. p 385- 386
54 Le Temps, dans Ronainul du 31 octobre.
55 The Daily 2'elegraph du 25 octobre.
56 II Dirttto du 19 octobre ; Carfaro du 26 octobre.
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de la lutte .. »46. En parlant des mémorables assauts du 30 aofit. The
Times écrivait que si les Russes réussiront A prendre Plevna, il devront
une partie, et non la moindre, de leur victoire A la coopération de leurs
alliés les Roumains »47. L'organe officiel autrichien, Fremdenblatt, l'alle-
mand Kölnische Zeitung, le fran9ais Mémorial Diplomatique et maintes
autres encore sont unanimes A reconnaitre l'importance du succès roumain
pour le moral des troupes roumano-russes. Pester Lloyd notait express&
ment que Paide roumaine « est aux Russes de la plus grande utilité »48.

Les troupes roumaines de la zone de Plevna s'illustrèrent aussi par
de solides travaux d'approche devenus nécessaires après l'échec de li tac-
tique de l'assaut en champ ouvert, qui avait provoqué de douloureuses
pertes humaines. Quelques journaux autrichiens, attentifs aux modifica-
tions du rapport des forces belligérantes, remarquaient que la tactique de la
construction des tranchées adopt& par les Roumains incommodait visi-
blement les possiblités de l'adversaire A manceuvrer et A se défendre. Die
Presse anticipait « la prise de la grande redoute par les Roumains, dans
le but de procéder A des travaux de blocus »49. Un autre correspondant
notait que « les Roumains font avancer leurs travaux avec une persévé-
ranee digne de tout éloge »5". On constate chez les envoy& de L'Esta-
fette et de la Militiir-Wochenblatt la méme bonne impression au sujet des
tranchées roumaines 51 Commentant la lame opération, au début d'oc-
tobre le Morning Post écrivait que « les Roumains qui détiennent la redoute
de Grivitsa ont sagement fait de celle-ci le point de départ des fossés
grAce auxquels ils ont approché jusqu'A 50 mètres la plus proche redoute
turque »52.

L'esprit de sacrifice des solda,ts roumains a été reconnu méme lors
des insuccès momentanés, tel celui du 6 octobre quand, bien soutenus par
l'artillerie, les défenseurs de Plevna ont résisté à l'assaut roumain. En
narrant les événements le jour méme, The Morning Post tient A souligner
qu'il « ne saurait être question de discuter de la vaillance et de l'habi-
leté des soldats de la Principauté *53 et Le Temps écrivait que « les Rou-
mains étaient si acharnés, qu'ils combattirent pendant plus d'une heure,
sans faiblir dans leur attaque contre un ennemi bien A l'abri et supérieur
en nombre »54. Des preuves d'abnégation des soldats roumains ont été
relevées aussi par d'autres quotidiens encore : le Daily Telegraph, par
exemple, parlait de « leur rare énergie »55. D'autres observateurs, notam-
ment italiens, soulignant les cireonstances défavorables de cette bataille,
n'en exprimaient pa s moins leur confiance dans les victoires à venir
de l'armée rournaine 56
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57 The Daily Telegraph du 20 septembre ; cf. Radu Rosetti, Cileva ex/rase..., p. 380.
58 The Manchester Guardian du 24 octobre ; cf. Radu Rosetti, Citeva ex/rase..., p. 384.
59 Golos et Moskovski Vestruc, reproduits dans Reizbolul du 21 et 29 oct.
68 Rcizbozul du 13 novembre et suiv.

Ibidem.
62 Die Presse, repris par Telegraful du 27 octobre.
63 The Daily Telegraph du 8 octobre ; cf. Radu Rosetti, Cileva ex/rase..., p. 382.
64 Le Danube, dans Pressa du 8 septembre.
65 L'Estafette, Politik (Prague), etc.

Romeinul du 29 novembre 1877.
67 Telegraful du 10 décembre 1877.
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Toutefois, dans les rubriques de certains journaux étrangers on saisit
parfois, sous l'influence des gazettes roumaines de l'opposition, un retran-
chement sur les positions antérieures, représenté par des critiques adres-
sées à la participation militaire roumaine A, la guerre anti-ottomane. Mais
le comportement remarquable et l'apport fourni par les troupes roumaines
combattant pour un but dont on ne pouvait nier la justice, le Daily Tele-
graph, par exemple, croyait pouvoir affirmer que les pertes subies avaient
jeté le discrédit sur le prince et sur son cabinet libéral 67. De même le
journal The Manchester Guardian, qui d'ailleurs n'excellait guère dans l'in-
formation rapide, prétendait que la défaite du mois d'octobre incitait
les conservateurs à réclamer l'abolition de la Convention avec la Russie 58.
Quelques gazettes françaises et autrichiennes faisaient chorus. Méme
les orgaines tsaristes porte-parole de l'officialité désapprouvèrent Pactionn.
Les accents hostiles retentissent également dans la presse austro-hon-
groise 60 et le Pester Lloyd parle de meetings turcophiles 61.

Dans leur désir d'en donner à leurs lecteurs des précisions aussi com-
plètes que possible, certains correspondants se renseignaient sur la situa-
tion à Parrière-garde. C'est ainsi que les envoy& de Die Presse 62 et du
Daily Telegraph apprécient la manière dont sont dot& les hôpitaux buca-
restois 63. De son côté, Le Danube mentionnait : « Bien ne m'a plus frappé

Corabia que l'organisation des ambulances roumaines. Il serait sans doute
difficile de trouver ailleurs de plus complètes et de meilleures »". Un autre
journal annonçait qu'au début du mois d'octobre Parmée roumaine avait
rep son équipement d'hiver.

Les nouvelles pages hérolques inscrites par les soldats roumains
dans la deuxième partie de leur campagne sud-danubienne, marquée par
les assauts de Rahova et de Plevna, devaient à leur tour jouir des appré-
ciations élogieuses de la presse étrangère. Ayant décrit les opérations mili-
taires développées au début de novembre sous les murs de Rahova, cer-
tains journaux mettaient en lumière la portée stratégique de la conquéte de
cette citadelle 65 D'autres journaux interprétaient ce succès comme une
nouvelle attestation des qualités militaires roumaines Par exemple, l'or-
gane belge Le Nord estimait que « Les jeunes troupes roumaines ont prou-
vé une fois de plus par ces faits d'armes, qui succèdent à d'autres non
moins brillants, qu'elles sont à la hauteur des armées les plus aguerries »66.
A part leurs commentaires favorables, les gazettes russes ont publié des
fragments d'une lettre du grand-duc Nicolas adressée au prince régnant
Charles ; il est dit dans cette lettre que La victoire de Rahova appartient
entièrement aux troupes roumaines »67. Le Bien Public, se rapportant
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63 Rez:boiul du 28 novembre 1877.
69 Academic Roumaine, les Mémoires de la Section historique, t. VIII, mém 9.
70 H. Allochovski de Belina, De Paris à Plevna, Journal d'un journalisle. De Mai

Décembre 1877, Paris, 1879, p. 281. L'auteur était l'envoyé du journal franeais L'Estarette.
Reproduit par Roma' nul du 10 décembre 1877.

72 MIlitar-Wochenblall du 22 décembre 1877.
73 The NIorning Post, du 24 décembre 1877; cf. Radu Rosetti, Cileva ex/rase. . . , p. 386.
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cette méme confrontation, observait que les soldats roumains « suivent
vigoureusement le chemin de la gloire »68. Les articles publiés par The
Times, Osten, The Daily Telegraph, etc. font également paraitre des appré-
ciations positives.

Cependant, l'événement qui devait bien mettre en lumière les succès
des unités roumaines dus à leur esprit de sacrifice et à leur acharnement
au combat, celui destiné à polariser l'intérAt de tous les correspondants
de guerre, fut la chute de Plevna. Cerné de toutes parts et manquant
de provisions, Osman-Pacha tente, dans la matinée du 28 novembre, de
percer les lignes roumano-russes, afin de se retirer sans pertes. Sa tentative
échoue grâce A, la riposte décidée des armées alliées. Un chroniqueur mina-
tieux de ces batailles s'est avéré un officier norvégien, Flood, qui a su saisir
des scènes de haute tension. « La situation était très claire. La percée
d'Osman-Pacha était dirigée vers l'Ouest, au-delà du Vid », note-t-il. «A
partir de ce moment, nous axons pu voir : la bataille du pont sur le Vid,
la marche A, travers Bucov et la bataille des Roumains à Opanez. Un spec-
tacle dramatique, aussi grandiose qu'inoubliable »69.

Des images analogues sont brossées par le correspondant de L'Es-
tafette : « Trois divisions roumaines opèrent la jonction derrière l'ennemi .

cependant que l'artillerie roumaine attaque le flanc de l'ennemi .
L'artillerie tire furieusement et la canonnade se poursuit sur toute la
ligne pendant quatre heures ... Les Turcs assiégés de toutes parts arbo-
rèrent le drapeau blanc »7°. « Les Roumains ont beaucoup contribué
A, la brillante bataille menée pour la prise de Plevna » est d'avis le Mémo-
rial Diplomatique. Dans les passages faisant suite à cette remarque, le
reportage met en relief l'efficace contribution des troupes roumaines qui
ont coupé la retraite des Turcs 71.

D'autres analyses détaillées des batailles qui soulignent le rôle des
Roumains sont parues dams les gazettes russes Petersburgski Vedemosti
et Golos, dans les organes franpis Journal des Sciences Militaires et La
France, dans les journaux allemands Kölnische Zeitung et Militiir-Wo-
chenblatt, te. Le dernier mentionné de ces périodiques considérait, par
exemple, que les escarmouches avec l'adversaire et les opérations destinées
A, assurer son investissement auxquelles s'étaient adonnées les unités
roumaines correspondaient à une tactique de guerre moderne 72, remarque
tout A, fait juste.

Plusieurs organes de presse relatèrent aussi les circonstances de
la reddition d'Osman Gazi-Pacha, le commandant de la garnison de
Plevna, déposant les armes devant le colonel roumain Cerchez instant
épique de la guerre russo-roumano-turque. On en trouve le récit détaillé
dans les colonnes du Morning Post, qui note que « le jour de la capitula-
tion, le général turc invita ... le colonel Cerchez, à venir négocier un
accord sur le sort des troupes ottomanes » 3. Des témoins oculaires de-
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vaient raconter par la suite qu'Osman-Pacha a eu des paroles élogieuses
Padresse des jeunes soldats rournains.

En dormant un regard rétrospectif sur la manière dont s'étaient
déroulées les batailles, Le Bien Public relevait que « les Roumains ont
pris une part importante à l'investissement de Plevna et à la défaite
définitive d'Osman-Pacha, défaite décisive pour le résultat de la campa-
gne »74. Sur le mème ton, quelques autres gazettes, italiennes, telles It
Diritto et la Stampa, ou autrichiennes, par exemple Die Presse et Der
Osten, louaient l'attitude des militaires roumains 75.

La presse internationale ne cesse de publier les échos des dernières
missions de guerre accomplies par les Roumains combattant pour leur
indépendance, bien qu'à l'époque la côte maximum de l'intérêt revenait

la chute du front ottoman et à l'avance rapide des troupes russes, pré-
ludes d'un proche dénouement. Dans sa majeure partie, Parmée roumaine
s'était déplacée du côté de Vidin, afin d'en neutraliser la citadelle, abri
des forces de résistance ottomanes. Les assauts donnés pour prendre les
redoutes d'Inova et de Smirdan firent Padmiration de bon nombre de cor-
respondants. Avec l'information dorm& à ses lecteurs sur les charges im-
pétueuses qui out abouti à la chute de Smirdan, The Times constatait le
complet investissement de Vidin 76 L'organe officiel berlinois, Norddeu-
tsche Zeitung, écrivait que, de la sorte, « Parmée roumaine a brisé tout es-
poir du commandement turc de pouvoir compter d'une quelconque manière
sur les troupes de Vidin »77.

.Au cours de la dernière période de cette guerre, de mème qu'après
la signature de la paix de San Stefano, les reportages, outre les relations
courantes sur les faits d'armes des troupes roumaines, conaportaient aussi
des aperTus d'ensemble sur la tenue de ces troupes et des points de vue
sur l'avenir politique du pays qui les avait fournies. Il convient de retenir
que n'importe la position prise vis-à-vis de la politique roumaine exté-
rieure, aucun correspondant de presse n'a contesté la manière brillante
dont ces troupes se sont acquittées des missions qui leur avaient été
confiées.

La gazette viennoise Premdenblatt estimait que « Parmée romnaine
a vraiement accompli son devoir sur le champ de bataille mieux que
l'Europe entière ne s'était attendu » 78 Le Kölnische Zeitung parlait de
Passurance montrée par les Roumains au combat et L'Indépendance Belge
soulignait comme un trait leur appartenant en propre l'ambition et la
ténacité qui les animaient lors de chaque attaque 79. L'explication indi-
recte de ce fait est fournie par un autre périodique, qui fait la remarque
que « Parmée rournaine n'est pas une armée au sens propre du mot, mais
une armée nationale, composée de tous les éléments de la société » 86.

74 Ronyinul du 19 février 1878.
Razboitzl du 18 janvier et SUIV.

76 The Times du 28 Janvier; cf. Radu Rosati, Cileva ezirase ..., p. 377.
77 Razbmul du 7 février.

Rclzbozul du 20 mars 1878.
79 Razboiul du 18 mars 1878.
50 La France du 20 septembre 1877.
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Reproduire aujourd'hui ces appréciations est un moyen de saisir
avec plus d'exactitude le degré d'information dont bénéficiait l'opinion
publique à l'époque. D'autre part, ceci nous permet de connaitre la position
de cette opinion publique vis-à-vis de la situation politique et militaire
dans le Sud-Est de l'Europe et en Roumanie tout spécialement. Bon
nombre des commentaires s'accompagnaient de précisions intéressantes
concernant d'autres aspects de la vie roumaine au courant de la huitième
décennie du siècle dernier, dont certains n'avaient aucune contingence
avec la guerre. Retenons que la plupart des observateurs ont fait preuve
d'impartialité et d'une sérieuse connaissance des faits.

Or, ces faits, ainsi que le comportement brillant de Parmée roumaine
dans la campagne sud-danubienne, ont servi à une meilleure connaissance
de ce pays A, l'étranger. Ils ont contribué à jeter des ponts plus larges
vers l'affirmation à l'échelle mondiale du jeune Etat indépendant. De
sorte que, déjà pendant la guerre, des personnalités révolutionnaires de
la taille d'un Garibaldi, des politiques ou de hauts intellectuels se sont
prononcés en faveur de la cause juste qui avait poussé les troupes roumaines
à prendre part au conflit, en les félicitant pour la manière remarquable
dont elles ont fait leur devoir.

-Un siècle après l'entrée dans l'histoire de ceux qui, par leur vaillance
singulière et par le sacrifice de leur propre vie au champ d'honneur, ont
consacré l'indépendance nationale de leur pays, cette notation rapide de
quelques échos de presse représente seulement un modeste hommage.
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CEuvres littéraires et relations culturelles

LE CHANT D'ADAM

DANS UN MANUSCRIT PSALTIQUE DE STRIHARETZ

NESTOR VORNICESCU-SEVERIN EANUL

1. Dans le voisinage du municipe Slatina Olt, il y a depuis
des siècles, parmi de vieux arbres, le modeste ermitage Striharetz oil,
A côté de certains vétements sacerdotaux, sont conservés aussi, avec grand
soin, quelques manu.scrits psaltiques des prêtres de jadis.

Un nombre de pages inédites de l'un de ces manuscrits 1 forme
l'objet de la présente communication.

Le manuscrit intitulé Anthologie contient surtout des chants reli-
gieux, écrits en caractères cyrilliques et avec notation byzantine. MIAs
A, côté d'hymnes liturgiques, l'Anthologie contient aussi d'autres pièces
musicales précédés de la mention : « On les chante settlement aux réjouis-
sances spirituelles ». Cette partie du manuscrit commence par : « Ouvre-toi,
bouche, chante au Tout Puissant . .. », vers composés par Paris Momu-
leanu, la musique par Phiéromoine Macarie. Par la suite, on trouve les
vers d'Eliade «Le chant du matin des lèvres innocentes . .. », avec nota-
tion byzantine, appartenant aussi A, Macarie ; puis on trouve Hirotismos.

Après ces chants 2, sans titre, avec seulement l'indication : « Mode V
pa », commence un poème composé de 60 vers 3. Les premiers onze vers
sont accompagnés de notation byzantine, et pour les suivants on mentionne
qu'on les chante « pareillement » 4.

Dans les pages du manuscrit de Stiharetz on a la copie inédite
du poème Le chant d'Adam, accompagné par la notation ecclésiastique
byzantine. Le poème commence par l'appel : « Venez tous les descendants
d'Adam/ Chanter les vers de lamentation / Pour la faute d'Adam . . . »/.
Après avoir exposé « la plainte d'Adam chassé du Paradis », on montre
comment notre père, en commenpnt A, labourer la terre, a été arrété
par Satan qui lui disait que lui aussi y était maitre. Celui-ci a permis
A, Adam de cultiver la terre, seulement après lui avoir promis que tous

1 Le manuscrit porte le no. d'inventaire 7857.
2 Page 183 verso.
3 Se termine A la page 186 verso.
4 Voir le texte du poème dans la fig. no. 1 et la notation byzantine accompagnée de la

notation linéaire, dans la fig. no. 2. La transposition dans la notation linéaire a été faite a
l'aide des professeurs S. Bucur et Al. Buzerea, auxquels nous remercions aussi A cette occasion.

REV. tTUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 37-47, BUCAREST, 1977
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38 N. VORNICESCU-SEVERINEANUL 2

ses descendants lui appartiendront. Et, dans ce sens, il a conclu un pacte
consigné sur une brique récemment fabriquée où Adam a fait imprimer
sa main. Alors Satan, après avoir séché la brique dans un four, l'a cachée
dans la rivière du Jourdain, sous une pierre, gardée par 100 diables. Le
poème se termine par le récit de la libération de l'homme de sous la
soummission de Satan, c'est-à-dire par son intronisation sur la terre grâce
au Baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain, quand le pacte d'Adam
a été détruit.

Ce poème expose le motif de l'ancien pacte d'Adam con.nu dans
la culture roumaine dans d'autres versions, en vers et en prose, sans
notation musicale.

La plupart des variantes ne gardent plus aujourd'hui le motif tout
entier. Elles contiennent seulement les premiers vers ott l'homme parle
de « la plainte d'Adam » autour du Paradis. Ces variantes sans notation
musicale ce trouvent A la Bibliothèque de l'Académie de Bucarest 5
et proviennent de différentes régions du pays.

La variante de Striharetz, avec notation byzantine, est transcrite
par un habitant du village Valea Mare Olt, appelé Mihai Vasilescu.
Le copiste était élève au Seminaire de Curtea de Arges. « Le chant d'Adam »
a été transcrit dans son bouquet musical le 23 décembre 1854, peut-être
pour étre immédiatement chanté A, l'occasion des Fétes de Noél, comme
cantique de Noël, dans les maisons des croyants.

L'accompagnement du poème avec notation byzantine d'après
« nova sistirna » appartient peut-être au renommé hiéromoine Maca-
rie, qui dans la première moitié du XIX-ème siècle (étant professeur de
musique A l'école du Monastère Antim de Bucarest, A, cette époque
métokhé appartenant au diocèse de Curtea de Arge§ où étudiait aussi
Mihai Vasilescu) a transposé des chants ecclésiastiques et certaines pikces
musicales patriotiques en notation byzantine. De même, il est possible
que cet accompagnement avec notation byzantine soit UT au professeur
de musique et directeur de Curtea, de Arge§, l'archimandrite protopsalte
Ghelasie, élève de Macarie.

Dans le manuscrit de Striharetz, où l'on trouve Le chant d'Adam,
et dans d'autres écrits d'après les modèles d'Arge§, il y a des pièces
musicales composées par deux grands protopsaltes roumains.

D'après l'indication du manuscrit de Striharetz, ce poème était
chanté aux « réjouissances spirituelles », c'est-à-dire aux fêtes de Noël
et de l'Epiphanie, puis que le poème se termine avec le Baptême du
Seigneur. Par « réjouissances spirituelles » on comprend aussi les offices
religieux et les traditions des fêtes patronales des monastères et des églises,
les jours anniversaires de certains fidèles et certaines fêtes. Quelques
sélections de cantiques de Noël, recueillis et publiés chez nous, vers la fin
du siècle passé et dans la première moitié de notre siècle, contiennent
aussi les premiers vers de La plainte d'Adam ou du Chant d'Adam. Da

5 Mss. roumains n°5 1652, 1728, 1836, 2501, 4278, 5952, 6032, 6036 et 6040 Une vari-
ante d'après un manuscrit de Moldavie d'environ 1800, a été publié par le dr Gaster dans
«Revista pentru Istorie, Arheologie si Filologie 0, vol. 1, Bucuresti, 1883, P. 80-83. La variante
du manuscrit mentionné no. 1883 a été publiée en brochure, en 1900, par loan I. Ciurea, de
meme que la variante du ms. no. 6036, par Pr. S. Fi. Manan dans Seirbeilorile la romdni (Les
Fétes chez les Roumains), vol. I, Bucuresti, 1892, p. 217-220.
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3 LE CHANT D'ADAM 39

pacte d'Adam on ne parle que dans un seul cantique de Noel cueilli il y a
quelques dizaines d'années par Sabin Dilgoi, à Gurasada Hunedoara 6.
A notre connaissance jusqu'aujourd'hui ce poème concernant le pacte
d'Adam, avec tous ces elements y compris la notation musicale byzantine,
existe seulement dans cette variante gardée aujourd'hui à Striharetz.

Dans les regions de notre pays ont circulé aussi des variantes
en prose, qui contenaient le motif connu du pacte.

Une version latine a été copiée en Transylvanie entre 1525-1531.
En Valachie et en Moldavie, jusqu'au commencement du XVIII-ème siéele,
le motif clu pacte d'Adam figurait dans certains recueils slaves conserves
dans des monastères 7 et dans certaines traductions roumaines conservées
en copies ultérieures. Les traductions étaient faites du slave et du grec.
Il y a une version roumaine dans le ms. no. 2183 de la Bibliothèque
de l'Academie de Bucarest et une autre dans le ms. no. 469, étudiée
par le dr M. Gaster, qui a publie aussi une version de Transylvanie 8.

On trouve certains elements isolés de ce motif dans l'icono-
graphie murale, les miniatures, les reliures des livres, les xilogravures.

Petru Rare, prince de Moldavie, avait entendu parler du pacte
d'Adam et disait qu'il avait été conclu, par la fraude du diable, après
le bannissement des premiers hommes du Paradis 9. Le récit a été reflété

l'époque respective, dans la peinture murale extérieure des monastères
Moldovitza, Voronetz, et Sucevitza, oh. Adam est peint assis sur un
trône avec un parchemin devant lui sur lequel il écrit et signe le pacte
dicté par Satan. A notre connaissance, les scenes de la signature du Pacte
entre Adam et le diable constituent une particularité de la peinture médie-
vale roumaine. Le Baptême du Seigneur est représenté avec des details
qui parlent de Panéantissement du pacte. Ainsi, Jesus reste dans le Jourdain
les pieds sur la pierre symbolisant le pacte, entouré de tétes de serpents
&rases, qui figurent les forces de l'Enfer 10 A Cozia, dans le Jourdain
sont peints aussi Adam et Eve, et un diable qui veut s'enfuir. Dans
certaines regions, la pierre de sous les pieds de Jesus est brisée au moment
du Bapteme 11. Sur une croix sculptée pour Voronetz et qui se trouve
aujourd'hui à Dragomirna, dans la scene du Bapteme Satan est abattu
sous les pieds de Jesus dans le Jourdain. Dans la peinture de Sucevitza
et Dragomirna, ainsi que dans les reliures et les miniatures de ces monas-
tères, Jesus porte dans sa main le pacte d'Adam.

La scene du Baptême est presentee dans l'art roumain ancien
par des elements propres qui suggèrent directement la destruction du
pacte, notamment : la transformation de l'allégorie du Jourdain de l'icono-

6 Voir Sabin Dragoi, 303 colinde cu te-ct i melodie, (303 cantiques de Noel avec texte et
mélodie), Craiova, 1925, Le cantique de Noel no. 96, p. 103-105.

7 Cf Emile Turdeanu, Apocryphes bogonnles el apocryphes pseudobogonnles, dans <, Revue
de l'Histoire des Religions *, Paris, tome CXXXVIII et CXXXIX, 1950, no. 1, p. 188;
A. Balotä : Bogonnlismul (Le bogomilisme) dans <, Romanoslavica e, X (1964), p. 51.

9 Dans Revista pentru Istorie, Arheologie si Filologie »arm& et volume cités, p. 78-80.
9 Cf. loan Peresvetov : Jaiba ceo mare... (La grande plainte), trad. dans Caldlori streuni

despre piffle Romdne (Voyageurs étrangers sur les Pays Roumains), vol. I, Bucuresti, 1962,
p. 461.

10 A Stänesti, Up. de Vilcea.
n A Tismana, à Govora, dans une miniature de Dragomirna.
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12 I. Peresvctov, op. ell , p 461.
13 A Stanesti, dans l'ancie me * église Rama o de Craiova, dans l'église Colea de

Bucarest.
" Marcel Climescu, Milologia Romäneascä (La mythologic roumaine) Bucuresti, 1944,

p. 143-145. Tudor Pamble, Poveslea lumii de demull dupei credinfele poporulut romän (La lé-
gende du monde de jadis d'après les croyances du peuple roumain), Bucuresti, 1913, p. 100.

15 Ion Pop Reteganul, Povesh popor (Contes du peuple), Sibiu, 1895, p. 194;
P. Ispirescu, Basme, snoave si glume (Contes, anecdotes, blagues), Craiova, 1893, p. 43.

16 Pr. S. Fi. Manan, Legendele Maicit Domnului (Les Légendes de la Mère de Dieu)
Bucuresti, 1904, p. 4-6.

40 N. VORNICESCU-SEVERLNEANUL 4

graphie byzantine, où Satan qui surveille le Pacte est abattu sous les
pieds du Sauveur ; la présence d'Adam et d'Eve dans le Jourdain ;
présentation du pacte enlevé par Satan dans la main de Jésus-Christ,
qui l'a annulé.

L'anéantissement du pacte avait été fixé après la Résurrection,
au moment de la descente dans l'Enfer, lorsque Satan a été enchainé,
et Adam et Eve, avec les Justes de l'Ancien Testament, libérés. Ainsi,
les peintres des églises de Humor et de Moldovitza, lorsqu'ils présentent
la XII` strophe de l'hymne en l'honneur de l'Annonciation, c'est-à-dire
Jésus « brisant le pacte », représentent la scène de la descente dans l'Enfer,
Satan abattu sous les portes de l'Enfer, tombées sur lui sous la forme
de la croix, Adam et Eve s'élevant des tombeaux. Petru Rares aussi
disait que Jésus, après la sainte Passion, avait tiré ses anckres de l'Enfer
en brisant le pacte gardé par le diable 12

Cette scène, indépendante en apparenee par rapport à la strophe
mentionnée se trouve souvent reproduite sous les couvertures reliées
des Evangéliaires ou clans les images de la Résurrection, quoique som-
mairement présentée dans les manuels de peinture.

La conviction que Jésus-Christ a anéanti le pacte par son entière
activité sotériologique est reflétée dans la peinture de Cozia, Cetätuia
Iasi et ailleurs 13, basée sur la XII' strophe de l'Hymne en honneur de
l'Annonciation. Dans ces scènes, le Sauveur tient dans ses mains une
moitié du pacte déchiré en deux.

4. Parallèlement et beaucoup avant l'existence des vers et du
texte en prose, et antérieurement à l'existence des éléments de ce motif
dans l'iconographie, a circulé oralement dans la culture roumaine de
méme que chez quelques peuples voisins un grand nombre de récits sur
le pacte d'Adam. Dans certaines légendes, la possession que le diable
détenait sur la terre était justifiée par le fait qu'il aurait tiré cette terre
du fond des eaux. Dans d'autres légendes, on racontait que le diable
avait promis A, Adam en échange du pacte le bonheur 14, ou que le pacte,
préparé de terre cuite, avait été signé par Adam avec son sang, pour
recevoir la lumière dont il avait besoin. On croyait aussi qu'au moment
où Jésus-Christ s'était fait baptiser, il a détruit le pacte d'Adam et que
chaque année, le 6 Janvier, tous les diables sortent de l'eau, et les loups
courent après eux et les dévorent 15

Selon d'autres récits, le pacte aurait été gardé au fond de l'Enfer
et détruit par la Résurrection de Jésus-Christ 16
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5 LE CHANT D'ADAM 41

Les sources du pacte d'Adam sont anciennes ; elles foisonnent
dans les traditions et les écritures religieuses de certains peuples, avec
lesquels nous avons eu des contacts directs ou indirects, méme avant la
formation des premiers Etats roumains, avant l'organisation de l'Eglise,
sur le territoire carpato-danubien.

Au début du christianisme on rencontre la conscience de l'existence
'un pacte défavorable à Phomme " et l'on croyait qu'il existait un
document s'occupant des péchés, qui devait être annulé 18. La tradition
concernant ce pacte est antérieure au christianisme, qui l'a repe et utilisée
en l'amplifiant et en la transmettant plus loin, parce qu'elle s'accordait
avec sa doctrine du péché du premier Adam et avec la connaissance de
l'ceuvre de rédemption de Jésus-Christ, le second Adam. L'idée du motif
du pacte d'Adam, selon laquelle Satan se considérait lui aussi maitre de
la terre, a une origine biblique, et non bogomilique, selon l'opinion de
Th. Fecioru, Em. Turdeanu 19.

Dams la Genèse, dans les Psaumes, et dans le Nouveau Testament,
on trouve les origines des principaux éléments, avec lesquels, à travers
des millénaires, on a brodé le motif connu aujourd'hui sous le nom du
« pacte d'Adam » 2O, dans les différentes variantes.

Interprétant les textes bibliques, les Pères de l'Eglise ensei-
gnent que Jésus-Christ, qui est le madtre du tout, offre, par le baptéme,
la libération des fidèles de l'esclavage du péché, car chacun, par le péché,
écrit l'acte contre lui-méme..

Certains éléments du motif du pacte, empruntés à la Sainte
Ecriture et aux ceuvres des Saints Pères se sont répandus parmi les fidèles,
par les livres de culte, les vies des saints et par des récits pieux.

La littérature hagiographique et les livres de sagesse, qui ont été
créés en Orient, où ils ont d'abord circulé, ont gardé du motif du pacte
d'Adam l'idée de la conclusion d'un pacte entre l'homme et le diable
et l'idée de l'annulation du pacte à un moment donné en changeant le
personnage qui conclut le pacte et le but ; de méme on a limité la
possession de Satan seulement sur rame de celui qui conclut le pacte et
on a changé la signification de l'annulation en soulignant qu'elle s'accom-
plit en faveur de l'homme.

Le motif du pacte d'Adam est fragmentairement reflété,
directement ou indirectement, dans la poésie liturgique qu'on psalmodie

17 Colossten, II, 14,
19 Actes des Apdtres, III, 19.
19 Th. Fecioru, Poporul roman si fenomenul religios (Le peuple roumain et le phénomène

religieux), Bucuresti, 1939, p. 132; Emile Turdeanu, op. cit. p. 143-144. Dans les récits du
peuple, le diable n'est pas conçu comme dans le bogomilisme, un principe A part dans la lutte
avec Dieu, mais Dieu est maitre du diable qui trompe l'homme, seulement dans la mesure oh
il se laisse tromper. Celle-ci est aussi la doctrine de notre Eglise.

29 Les éléments bibliques concernant le pacte ont été repris dans les écrits patris-
tiques et dans les livres liturgiques.

En 1927,1e professeur G. Megas d'Athènes a présenté dans une étude (Das xetp(Sypcapv
Adams, dans Zeitschrift fiir die neutestamentliche Wissenschaft und die kunde ... Tom,
27, Giessen, p. 305-320, reproduit récemment dans AAOrPAIDIA ARATION, tome XXV,
Athénes, 1967, p. 102-115) une partie de ces textes bibliques, patristiques et liturgiques qui
parlent du pacte bien plus avant les bogomiles et pas dans le sens dualiste cowl par l'hé-
résie. Le pacte, ayant initialement une origine hébraique, est passé dans la littérature grecque
chrétienne, oh il a été
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De la littérature byzantine il est passé aussi dans la littérature latine et dans d'autres
littératures, puis dans la littérature slave, roumaine (cf N Cartojan o Zapisul lui Adam o (Le
pacte d'Adam), dans o Art et technique graphique s, n° 3, 1938, P. 10).

Au siécle passé, B. P. Hasdeu en présentant les livres populaires des Roumains du
XVI-ème siècle, qu'on croyait étre influences par les bogomiles, attire l'attention sur les ori-
gines orthodoxes de ces livres (cf. A. Baloté, op. ut p. 43). Hasdeu précisait que la littéra-
ture des bogomiles, pour la plupart, est une adaptation d'après la littérature apocryphe by-
zantine (Cuvente den bcitrini, II, Bucuresti, 1879, p. 254); que la source commune pour les
Roumains, Bulgares, Serbes de certains récits pareils à celui du pacte d'Adam est d'une
manière directe ou inchrecte la littérature byzantine (Voir Elymologicum Magnum Romamae, 1,
Bucuresti, 1972, p. 196, 198) L'Eglise a répandu de telles idées par l'Ecnture, par les ceuvres
patristiques et surtout par les livres de culte (cf. Th. Fecioru : op. cit. p 32-33). Des ver-
sions écrites du thérne du pacte ont circulé chez les Roumains et chez les peuples voisins
slaves, sans être bogomiliques. Le motif a été probablement employé, aussi par les bogomiles,
mais non seulement par eux, dit Emile Turdeanu (op. cit. p. 193).

En ce qui concerne la diffusion des apocryphes chrétiens, on peut dire que le bogomilisme
a rempli quelquefois le réle de o transporteur s (cf. Vladimir Prelipceanu et Grigorie Marcu,
Cuvtntul lui Dumnezeu in viata Bisericti (La parole de Dieu dans la vie de l'Eglise) dans o Studii
Teologice XXIII (1972), no. 1-2, p. 66)

22 Voir chant III, Vépres du Dimanche respectif.
22 L'Irmos et le Tropaire II du V-ème chant des canons des matines et Gloire aux Lou-

anges du 6 Janvier.
23 Voir La Priére de Saint Sophrone de Jerusalem de la Grande Purification.
24 Mardi soir de la V-ème semaine du Grand Carême, Tnodion.
25 Chant VI-éme du Canon des Péques
26 Cf Em. Turdeanu, op.cit. p. 187-188.
27 Tudor Vianu, Studu de lileraturd uruversald si comparald (Etudes de littérature univer-

selle et comparée), Pre édition, Bucuresti, 1963, p. 250.
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l'occasion du dimanche avant Noël 21, de l'Epiphanie 22, quand les tétes
des dragons ont été anéanties 23, dans les offices du Triodion et Penti-
costarion 24, quand les serrures ont été brisées 25

Dans l'Euchologion on souligne que le Père a envoyé sur la terre
son Fils pour détruire le Pacte et délier les serrures des péchés ; de même
dans la XII-ème strophe de l'Acathiste de l'Annonciation, déjà mentionnée.

9. Certaines pages du Synaxaire, contiennent des récits où l'on parle
du pacte. Dès les premiers siècles chrétiens, parmi les écrits apocryphes
circulait aussi la légende d'Adam et Eve qui parlait de la conclusion du
pacte. Cette légende, quoique conservée seulement dans les traductions
grecques, avait à son origine un écrivain juif. Dans certains versions,
il y a des paragraphes concernant le repentir d'Adam et d'Eve, repentir
accompli dans les eaux du Tigre et de l'Euphrate et influencé par les
rites préchrétiens. Dans les versions grecques la légende a été souvent,
par erreur, intitulée L'Apocalypse de Noise. Par transformation, la légende

circulé aussi dans des traductions ; latin, arménien, arabe, copte et
slave. La version latine était intitulée La vie d'Adam et d'Eve. Un para-
graphe amplifié de cette légende, en version éthiopienne des VI-ème-VII-ème
siècles, est intitulé La lutte d'Adam et d'Eve avec le diable 26.

Dans une légende juive ancienne, on parle du pacte lorsqu'on raconte
que certains sorciers, pour procurer la pierre des sages, ont fait appel

l'aide du diable et ont signé avec lui un pacte, avec leur propre sang 27
Avant Pan 350 de n.è. circulait, croit-on, dans le monde chrétien une
Trilogie qui racontait comment le sorcier Cyprien d'Antioche, qui pacti-
sait avec les diables, a voulu corrompre une vierge chrétienne, Justine,
rnais la foi et les prières de celle-ci adressées à la Sainte Vierge ont
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7 LE CHANT D'ADAM 43

déterminé Cyprien d'annuler le pacte avec les diables et devenir chrétien.
Cette Trilogie a servi comme source A, Saint Grégoire le Théologien,
en 379, quand il a écrit et prononcé son Panégyrique pour le jour du 2 Oc-
tobre. La Trilogie mentionnée a inspiré aussi un poème de l'impératrice
Eudoxia et Prudence d'Espagne qui a écrit une ceuvre en latin, en
106 vers 28.

Un autre récit parle du moine Théophile qui, suppose-t-on, en
583 était économe de l'Eglise de Cilicie et étant banni par un nouvel
évéque de sa fonction, a conclu un pacte avec le diable, pour regagner
son service. Après avoir réoccupée sa fonction à l'aide de Satan, passant
un jour devant un ermitage voué A, Sainte Vierge, a des remords pour
avoir conch] le pacte et prie la Sainte Vierge de l'aider de s'en délivrer.
La Sainte Vierge a enlevé au diable le pacte signé et c'est ainsi que ce
pacte a été annulé. Ce récit est passé de la httérature grecque, dans
la littérature latine 28, puis dans la littérature frmnaise par Pceuvre dra-
matique Le 'miracle de Théophile 38. « D'Espagne jusqu'en Islande,
pas existé de littérature nationale qui n'efit son Théophile épique ou
dramatique, en vers ou en prose. Spécialement l'Angleterre a beaucoup
spéculé ce sujet » 31. Dans la culture roumaine, ce thème a circulé dans
le recueil connu sous le nom de Les miracles de la Sainte Vierge, A, partir
de la seconde moitié du XVII-ème siècle. La traduction roumaine a été
faite d'après l'ouvrage d'Agapios Laudos La rédemption des *chews,
imprimé à Venise en 1641.

L'hiéromoine Joseph de Horezu a transcrit une copie en 1699;
de mème Phiérodiacre Cozma de Neamtz en 1714. Une copie, de 1742,
appaitenait aussi au grand poète 1VIihai Eminescu.

Le motif du pacte circule aujourd'hui dans la littérature universelle ;
il suffit de mentionner Faust de Goethe. Au XVI-ème siècle, la légende
de Faust s'était constituée d'éléments anciens mentionnés dans plusieurs
livres populaires. Goethe, reprenant le motif, présente Faust reconnaissant
finalement que la valeur de la vie de Phomme consiste dans la realisation,
dans l'action continue vers le bien et le bonheur de ses semblables. C'est

ce moment que Méphisto a perdu son prisonnier.
L'ilme de Faust a obtenu sa liberté grÉsice à l'éternelle aspiration

de l'homme veis la justice et le bien ".
Par rapport A, cette large diffusion du motif du pacte, sa, présence

dans la musique, la peinture et la poésie roumaine comporte une signi-
fication particulière.

28 loan Gh Coman Chipul Sfintului Ciprzan (L'Image de Saint Cyprien) dans
« Studii Teologice o, XIII, 1961, no. 3-4, p. 132-140; T Vianu, op. ca. p. 250-251.

29 Au X-ème siècle, la religieuse Hrothewitha du monastère Gandershein de l'Alle-
magne insérait ce récit dans son choix de récits en latin. Cf. Ernst Robert Curtius, Laeratura
europeand in Evul Mainz (La littérature européenne au Moyen-Age), Bucuresti, 1970,
p. 501 ; 235.

38 Au XIII-ème siècle Rutebeuf a fait de ce récit une ceuvre dramatique (voir Sorna
Bercescu, 'storm literatura franceze (Histoire de la littérature française), Bucuresti, 1970,
p 50; Ion Mann Sadoveanu, Drama si leatrul religios in Evul Mediu (Le Drame et le Thé-
âtre religieux au Moyen-Age)), Bucuresti, 1972, p. 38-39 et 82-83.

31 Ion Marin Sadoveanu, op. cit. p. 83.
32 T Vianu, op ca. p. 251 et 257; Ion Pulpea, Faust in romemeste dans o Ortodoxia o no. 4,

1955, p. 629-630.
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Venez tous les descendants d'Adarn
Et les fils d'Abraam,
Nous lamenter en vers
Pour la faute d'Adam,
Et pour son bannissement,
Sa triste proscription du Paradis.
Car, dès qu'il a péché,
Dieu du Paradis l'a chassé
Et devant la porte du Paradis
11 mit
Une flamme inextinguible ;
Et Adam se voyant pauvre
Et fort anathématisé
Resté autour du Paradis
Sur la terre de l'Eden,
11 se mit à pleurer
Et dire à -Eve
# Oh, hélàs, Ève, comment se fait-il que je
t'obéis
Et de l'arbre défendu j'osai goftter,
Et je renonçai a la vie,
À la douceur du Paradis ?
Lamente-toi aussi, Paradis, pour moi,
Car je me suis privé de toi o.
Alors Dieu, tout puissant, *
En voyant Adam se lamenter
Lui envoya son Verbe
Son ange, son saint-ange
Qui en hate venant
Le trouva pleurer
Et lui parla d'une voix douce,
Le consolant de la sorte :

Tais-toi, Adam, ne pleure plus,
Ne te torde plus les mains,
Car bien que tu eusses péché
On ne vous a pas, tout a fait, abandonné ;
Mais sans délai repentissez-vous
Et vous me serez agréables
Et je vous donnerai des terres,
Que le ciel soit éternellement à vous ».
Et en parlant lui montre
Comment labourer la terre
Et à Lye lui apprit
Comment faire des habits.
Et Adam reste bécher
Et Rye la chanvre filer.
En apprenant, l'Ennemi
Bientòt arrive
Et, en le hélant, à haute voix,
De telle manière l'interpella
# Adam? Qui t'a ordonné
Que tu me fasses du &gat,

* Jusqu'à ce vers, le texte du poème
a la notation de la musique byzantine. Pour
la partie suivante ou mentionne : «On chante
ceux-ci de la mème manière

Que tu me giltes la terre
La où , moi-aussi, je suis maitre ?
Donc, Adam ne sachant plus quoi dire
Et où s'en aller,
Commença de nouveau à s lamenter
Et à dire à Ève
# Ohl hélas tve, comment est-ce que je
t'obéis
Et j'osai goater du fruit défendu,
Et je renonçai a la vie
Et à la douceur du Paradis?
Le Diable, son ennemi,
Voyant Adam pleurer,
Lui parla d'une voix donee,
Voulant le tromper
« Tais-toi, Adam, ne pleure plus,
Mats fais ce que je te dis,
Si tu veux travailler en paix
Et vivre comme il te plait,
Fais-moi aussi, un vrai plaisir
Et donne-moi ce que je vais te demander o.
Adam, ne sachant pas de quoi il s'agit,
Lui promit.
L'ennemi, recommençant son parler
Montre à Adam de quoi il s'agit,
En lui disant :
« Les fils qui naitront de toi
Qu'ils soient donnés par toi à moi s.
En répondant, Adam a dit :

Qu-ils soient à toi, comme tu l'as dit,
moins que tu me laisses en paix

Travailler comme il me plait ».
Le Diable, tout de suite, lui dit

Que tu me donnes acte signé
Adam, en répondant lui dit :
« Je ne sais pas te faire un acte ».
Alors, on lui dit : « Viens avec mol,
Que je l'apprenne, toi o.
Et en prenant de la glaise mouillée,
Comme fait le potier lorsqu'il fabrique des
pots,
Fit une brique lisse,
Joliment ornée
Et dit à Adam de la prendre
Et mettre sa paume sur elle.
Donc, Adam y la mise
Et, comme avec un sceau, il écrit:
C'est ainsi que, par ruse
Adam lui donna ses enfants.
C'est ainsi que l'ennemi de l'humanité,
Et l'adversaire de Dieu,
Ayant cet acte à la main,
Signé par Adam,
Fort le séchant
Et le bralant,
Ne savait pas oÙ le mettre,
Pour mieux le cacher.

46 N. VORNICESCU-SEVERLNEANUL

LE CHANT D'ADAM
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Mais, comme en Palestine 11 y avait une
Par son nom le Jourdain,
C'est là gull le transporta
Et sous une pterre le placa,
Sous une grande piei re, plate,
Loin de la rive.
Et cent diables y rassembla
Et gardiens 11 les ints la.
Acte qui, quand vint Jésus-Christ
Et dans le Jourdain le baptême prit

rivière L'annula et le détruisit.
Et avec Adam nous délivra
Du travail de l'Enfer
Et des grilles de l'ennemi
En nous établissant aussi la Loi
De vivre et de sutvre ses pas.
Sans cesse que nous le glorifions
Et pour l'éternité à lui nous soumettions.

4851, déc. 23, Mihail Vasilescu (Valea Mare
Olt, éléve du seminaire d'Arge) 0.
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LEGENDEN VON DER SKYTHISCHEN, TROJANISCHEN UND
KAUKASISCHEN ABSTAMMUNG DER TÜRKEN IM 15. UND

16. JAHRHUNDERT

CARL GÒLLN ER

Bei der Frage nach dem Ursprung der Törken begniigte man sich oft
im 15. und 16. Jahrhundert mit etymologischen Hypothesen, die anhand
von Texten der Antike uber die Barbaren" ihrer Zeit aufgestellt w-urden 1.

Es ist wohl kaum zweckdienlich, den geringen Wahrheitsgehalt öber die
Herkunft und Urheimat der Turken 2 aus diesen widerspruchsvollen
Texten herauszuschälen, öberdies wörde es den Rahmen dieser Studie
sprengen. Dem Vberlieferungsstrom zu folgen, wird a,uch durch die Tat-
sache erschwert, dal3 viele Gelehrten auf Handschriften verweisen, ohne
genaue Auskunft ilber ihre Autoren zu geben. Andere Literaten prahlten
nur mit der Erwähnung vieler antiker Autoren, die irgendwelche volks-
kundliche Aufzeichnungen hinterlassen haben, die keinerlei Beziehungen
zu den Törken batten.

Es sei nur, dal3 das Bestreben, möglichst hochangesehene Histo-
riker zu zitieren, wie den historiae pater" Herodot, dazu ftthrte, die
Existenz der Tiirken bereits in der Antike nachzuweisen. Die vielstrapezierte
Textstelle aus dem Buche Melpomene lautet : Vber den Budinern,
aber nach Mitternacht ist zuerst eine Wilste sieben Tagereisen lang ; nach
dieser Wiistenei, etwas mehr nach Sonnenaufgang, zu, wohnen die Tyssa-
geten, ein zahlreiches und eigenes Volk, sie leben von der Jagd. Dicht
neben ihnen, in demselben Land, wohnen Leute, die hei,Ben Jyrken. Auch
die leben von der Jagd.3" Wahrseheinlich hatte sich durch einen Fehler

1 Cuspinianus schreibt in seinem Werk De Turcorum origine, 1541 (vgl Carl Gollner,
Turcica. Die europti ischen Turkendrucke des XVI. Jahrhunderts von nun an : Turcica ,
Bd. I, Bucuresti Berlin 1961 Nr. 679; Bd. II BucurestiBaden-Baden 1968), Bl. 2r-2v :
Plinius repetit lib, sexto, capt. sept. Thusagetae et Turcae a quibus hoche qui late in Asia
imperitant Turci orti quibusdam indicantur", um hinzuzufhgen, Otto Freysing scribit a
Caspiis portis egressos Turcos cum Avaris hodie Hungari" ; der Stammvater Ttirke" sollte
auf Targitaos" Herodots (IV, 5) hindeuten. Die Byzantiner nannten sie bald Perser", bald
Ungern" ; vgl. J. Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches (von nun an : GOR), Bd. I,
Pest 1827, S. 1-2.

2 E. Herrmann, Tiirke und Osmanenreich in der Vorstellung der Zeitgenossen Lulhers,
Freiburg 1961 (Dissertation), S. 175-176. Vor allem gait die Autoritdt der Armenier Hé-
thoum._.,,Aytonus", lesen wir bei Georg Scherer, Äthonus Armenius" bei Lewenklau ; alle diese
Schriftsteller und dazu noch Camerarius auBer Lewenklau tibernahmen von Hethoum die
Genealogie der Seldschukenftirsten. (Vgl. E. Herrmann, a.a.0., S. 192.)

3 Die Geschichten des Herodotos, hrsg. v.0. Guthling, iLeipzig Reclams Universal-Biblio-
thek, Nr. 2201-2203, Leipzig 1885, Kap. 22, S. 326-327.

REV. tTUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 49-61, BUCAREST, 1977

4 c. 7021
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4 Diese Vermutung stellte J. Camerarius auf Turcica, Nr. 2325, Com. III, im Ab-
schnitt de rebus Turcicis Narrationis breves et exquicitae et distinctiae" ; vgl. auch das Kapitel
Antike und byzantinische Quellen der abendlandischen Ttirkengeschichtsschreibung" in der
bereits erwähnten Dissertation E. Herrmanns, S 129-140.

5 Turcica, Nr. 679.
6 T. Spencer, Turcs and Trojans in the Renaissance, in Modern Language Reviev, Bd.

XLVII, 1952, S. 330-332.
7 Der Name ist nicht einwandfrei iiberliefert. Er wurde : Nicolaus Secundinus", Se-

gundio" oder Sagundino" genannt. In der Enzyklopadie Universal Illustrada Europee Amen-
cano, Bd. L II, S. 1261 wird er als Latinista español" erwähnt ; der in Negroponte geborene
Sagundino kam 1438 nach Italien, war am Konzil zu Florenz als Dolmetsch tatig und wurde
mit verschiedenen Gesandtschaften in Rom, Neapel und Konstantinopel betraut ; A. Cambini
schreibt in seinem Libro [.. .] della origine de Turchi ( Tunica, Nr. 294) : Nicolao Sagundino,
huomo molto dotto, cosi nella lingua greca come nella latina et che delle historie antiche et
moderne haveva gran noticia per esseri in quelle lungo tempo essercitato et per havera ag-
giunto alla lettione la esperientie del vedere i luoghi presentialmente, havendo cercato gran
parte della terra habitata." Philipp Lonicerus, der die Basler Chalkokondyles-Ausgabe mit-
benutzte, erwähnt ebenfalls Nikolaus' Name. Vgl. Turcica, Nr. 1695, 1773 Ober sein Leben
und Werk : Fr Babinger, Johannes Darius (1414-1494) Sachwalter Venedigs im Morgenland
und sun griechischer Umicreis, in Sitzungsberichte d. Bagr. Akad. d. Wissenschaften, Philos.-
hist. KI., Heft 5, Muchen 1951, S. 9 52 ; A. Pertusi, Premières etudes en occident sur l'origine
el la puissance de Turcs, in Bulletin de l'Association Internationale d'eludes du sud-est européen,
Bd. X/1, 1972, S. 54-55. Beztiglich der Tiirken schreibt Sagundino : Turcarum gens ab annis
sexcentis et supra a Scythicis (qui trans Tanaim Asiam versus, nulla stabili sede, nullis urbibus,
nullis certis aut perpetuis domiciliis, campos patentes vagè passimque incolere soliti sunt)
originem traxit, et veluti rivulus quidam ä fonte inde emanasse videtur. Huic argumento esse
potest quod primb per Pontum et Cappadociam transgressi, ad reliquas inde finitimas partes
sensim illapsi sunt. Accedit vitae morumque similitudo, habitus cultusque corporis equitandi
sagittandique ratio et omnino rei militaris communis quaedam et patria disciplina ; et quod
sine ulla dubitatione cuique probari possit, linguae ipsus ac usus loquendi cognatio " ( Turczca,
Nr. 949, S. 186).

50 CARL GOLLNER 2

der Abschreiber aus Jurcae" ein Turcae" entwickelt.4 Die Autoren
von Turcica" stitzten sich vor allem auf die von den nimischen Geo-
graphen Plinius und Pomponius Mela uberarbeitete Fassung des Hero-
dotschen Werks.

Ein anderes Werk der Antike, das im 15. und 16. Jahrhundert
ftir die Geschichte der Ttirken konsultiert und erwähnt wurde, war die
Geographia des Strabo, deren lateinische Übersetzung 1471 in Rom ge-
druckt wurde. Der von ihm ftir ein Volk benutzte Namen Curti" wurde
von Theodor Gaza auf die Turci" bezogen. tYber Ptolemäus Tiirken-
historie" schreibt Cuspinian in der Einleitung seines Werkes De Turcorum
origine : Ptolomeus inter Sarmatos Asiaticos supra Caspias portas Tuscos
ponit, qui iidem videntur cum Turcis. Neoterici omnes hanc sequuti
opinionem, illinc prediisse, Turcos commemorant."5

Aus den Schriften des Herodot oder Ptolemaios, die durch spätere
Quellen getrubt und durch Fabeln des späten Mittelalters angereichert
wurden, versuchten einige Humanisten, die Ttirken mit den Skythen
zu identifizieren, die als besonders grausam galten. Die Ttirken sollten
auch ihrer Herkunft nach als neue Barbaren" gebrandmarkt und dadurch
der Kampf gegen sie motiviert werden.6

Bereits im Jahr 1454 hatte Nicola Sagundino (Secundinus,
Euboicus) 7 in einer °ratio ad serenissimum principem et novissimum regem
Alfonsum anschaulich dargestellt, wie die Skythen-Turken jahrhunderte-
la,ng durch die Landstriche des Orients streiften, ehe sie in Osman
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3 Turcica, Nr. 417.
9 Ebenda, Nr. 911.
10 I. Paulus [inol, De rebus Turciczs Her (S. 191-216) vertritt die skythische Urspungs-

these. Quidam putant eos a Scythis originem trahere", vermerkt Chalkokondyles und fugt
hinzu, daB er dies fur nicht unberechtigt halte, da sich Tiirken und Skythen in ihrer Lebens-
fuhrung von einander nicht unterscheiden. Mihi tamen probabillus videtur, assensum prae-
stare illis, qui Turcorum originem in Scythas referunt : cum manifestum sit, Scythis, qui actinic
hodie in Europa Orientem versus aetatem agunt, optime convenire cum Turcis in foro, empo-
rds, et commerciis. Victus et reliquus vitae usus etiamnum utrisque pars est : quia Scythae uni-
versae imperitaverunt Asiae. Idem etiam insinuat nomen Turcorum significat enim hominem,
qui agressiorem victus rationem sequitur instar Nomadum, et maximam vitae partem in co con-
sumit." ( Turcica, Nr. 949, S. 1).

n Tunica, Nr. 949.
12 G. voigt Enea Silow de Piccolomini als Papst Pius II. und sew Zeitalter (Bd. I III,

Berlin 1856-1862), Bd. II, S. 308.
13 E. S. Piccolomini, Opera quae extant omnia, Basel 1571, S. 307-308, 383-386.

Pii pont, max. ad maumethum Teucrorum principem carmen, o.O., o.J. 4°, nach G. Voigt,
a.a.0., Bd. II, S. 308-309.

15 Turcica, Nr 25.
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jene beherrschende Gestalt fanden, unter der sie staatsbildende Ki aft
entfalteten. Die Erwähnung der Skythen als Vorfahren der TUrken und
der Vergleich tiirkischer Sitten mit denen von Wandervòlkern an der
TanaIs (Don) konnte die Verwendung eines Manuskripts des Laonikus
Chalkokondyles vermuten lassen.

Sagundinos Abhandlung war auch im 16. Jahrhundert bekannt :
Sie wurde 1531 in Wittenberg 9, 1551 in Wien 9 und dann in lateinischer
Sprache mit anderen widerspriichlichen Informationen iiber die Herkunft
der Tiirken (Gaza, Egnatius, Ramus u.a.) 19 in der Basler Chalkokondyles-
Ausgabe von 155 6 11 veroffentlicht. Durch diese Ausgaben und Beiträge
anderer Autoren, die weitgehend Sagundino verpflichtet sind, geisterte
die Hypothese der skythischen Abstammung der Ttirken durch die Ge-
schichtsliteratur des 15. und 16. Jahrhunderts. Die Skythen wurden in
den Schriften der Humanisten, schreibt Voigt, zu einem Volk, das man
nach Belieben auf der Landkarte hin und herschieben" konnte 12 und
dieses bis zum Erscheinen von Ortelius' Theatrvm Orbis Terrarum (1570)
auf recht problematischen Landkarten.

Die Cosmographia des Enea Silvio Piccolomini sicherte dann den
Thesen von Chalkokondyles-Sagundino iiber die skythische Abstammung
der nirken eine groBe Verbreitung : Multi hodie, qui videri docti volunt,
Turcas appellant Teucros, quos Scytharum genus esse haud ambiguum
est [... ] Hace est Ottomanorum progenies et Turcarum origo, qui quam-
quam ea loca possident quae ohm Teucri tenuere, non tamen Teucri
appellandi sunt."13 Selbst in seinem Gedicht an Sultan Mehmed II.
schleudert Piccolomini ihm die skythische Abkunft ins Gesicht.14 Man
wollte die gefUrchteten Ttirken als Nachkommen der rohen Skythen
zeichnen, die Piccolomini als ein furchterregendes Volk schildert. In diesem
Sinne stellt Barletius, der Sagundino zwar nicht nennt, seine Schrift
aber verwendet hat, allgemeine Betrachtungen iiber den skythischen
Ursprung der Tiirken an.15

Die Legende vom trojanischen Ursprung der Milieu tauchte bereits
im VII. Jahrhundert in der Chronik eines fränkischen Monchs (Hieronymus
Scarpseus) auf. Hier wurden die TUrken als fränkischer Stamm mit gemein-
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16 Die Chronik des Hieronymus Scarpseus erschien in der Monumenta Germaniae His-
torica, Script. rerum Merovingiarum, Bd. II, S. 42.

17 R. Schwoebel, The Shadow of the Crescent: The Renmssance Image of the Turk ( 1453
1517 ), New York 1967, S. 148-150, 188-189.

18 Chromken der deutschen Stad'e vom 14.-16 Jahrhundert, lirsg. von der hist. Commission
der konigl. Akademie der Wissenschaften, Leipzig (Bd. I XIX 1862 1882), Bd. X, S. 200-202.

19 H. Schedel, Buch der Chroniken.
20 Ebenda.
21 Die Aufzeichnungen des Genuesen Iacopo de Promontorio de Cam pis uber den Osmannen-

staal um 1475, S. 22. Dies sei, wie Franz Babinger ( Mehmed der Eroberer und seine Zell,
Munchen 1929, S. 551-552) schreibt, eine der wichtigsten bisher erschlossenen westlichen
Quellen uber das Osmanenreich am Ende der Herrschaft Mehmeds II., des Eroberers."

22 Fr. Babinger, Die Aufzeichnungen des Genuesen Iacopo de Promontorio de Camps uber
den Osmanenstaat um 1475, in Sazungsberichte d. Bayr. Akad. d. Wasenschaften, Philos. hist. KI.
Heft 8, Munchen 1957, S. 72-73. Poggio Bracciolini erachtet es als unbegriindet von der tro-
janischen Abstammung der Ttirken zu sprechen (A. Pertusi, a a.0., S. 62) ; M. Segonio lehnt
ebenfalls die These der trojanischen Abstammung der Turken ab, er schreibt Turcis ex Cau-
casii portis egressos, primum fimtimas gentes, et in jis Armenios invassisse" ; Opmatur ple-
rique veritatis ignari Turcos a Troianis originem duxisse, cum ex Graecorum annalibus con-
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samer trojanischer (Teucri) Abstammung erwähnt (A se utique regem
nomen Torquato per quod gens Turcorum nomen accepit).16 An die Legende
vom trojanischen Ursprung der TArken ankniipfend, versuchten vor
allem Byzanz feindliche Kreise die Eroberung Konstantinopels durch
die TUrken zu rechtfertigen. Diesem Anliegen diente Giovanni Mario
Filelfos Epos Amyris, ein Loblied auf Mehmed II., durch das der graße
Eroberer als Nachkomme Priamos die Eroberung Trojas (Byzanz) durch
Agamemnon rächen wollte. Der deutsche Pilger Felix Fabri erwähnte
auch Priamos als Stammvater der Tilrken."

Das fingierte Schreiben des Sultans an den Papst von 1454 benirtzte
ebenfalls die angebliche trojanische Abstammung zur Begrundung der
tUrkischen Eroberungen ; sie sollen die Zerstbrung Trojas rächen." Es
scheint sich um eine in Deutschland durchaus bekannte Vorstellung zu
handeln, auf die sich der apokryphe Brief stutzt, so daf3 er als echt ange-
sehen werden konnte. Die gleiche Theorie von der troj anischen Abstam-
mung des Tiirken wird von Hartmann Schedel in dem bekannten Liber
Chronicarum (1493) vertreten : Dise zwen Turcus und Franco flohen
von Troya und machten zwei kOnigreich aber lang darnach. Turcus was
ein sun Troili, des suns des kimigs Priami, der wolt, das man das volck,
das von ime herkome nach ime Turcos nenen solt." Schedel, der von
dieser These anscheinend doch nicht ganz uberzeugt ist, erwähnt auch
77etliche sprechen ir ursprung sei aus der gegent Scithia".19 Im Geiste der
antitiirkischen Propaganda werden dann die Osmanen so recht als Bar-
baren" abgestempelt ; wegen ihrer skythischen Lebensart werden sie
',under den vier fürnemlichen und forderen reichen nit gerechnet."20

Auch der genuesische Kaufmann Iacopo de Promontorio, der 25
Jahre am Hofe Murads II. und Mehmeds II. weilte und um 1475 seine
Recolleeta nella quale ò annotata tutta la entrata del gran Turco, al suo
nasvimento, sue magnificentie, suo governo, suoi ordini et gesti 21 verfaf3te,
spricht sich fiir eine Kontinuität der troj anischen und turkischen Ge-
schichte aus.22 Die Legende vom trojanischen Ursprung der Tiirken wurde
dann von Gian Maria, Angiolello mit einem gewissen Vorbehalt wieder-
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erzählt.23 Angiolello (Donado da Lezze) erwähnte aber auch andere Meinun-
gen uber den skythischen und turkestanischen Ursprung der Turken 24,
ohne seinen Standpunkt zu diesen divergierenden Ansichten iiber die
Herkunft der Tiirken zu erläutern. Das Grundrinhafte der Darstellung
sowohl bei Sagundino als auch bei Angiolello (Donado da Lezze) bot
ihren späteren Kompilatoren die Mtglichkeit, aus anderen Quellen ge-
schòpfte Einzelheiten hier einzuftigen. Ihre groBe Verbreitung erlangten
somit die beiden Autoren nicht durch ihre eigenen Werke, die zum Teil
mu als Handschrift bekannt waren, sondern durch ihre Verwertung von
Turcica"-Verfassern, die mit den Schriften Sagundinos und Angiolellos
(Donado da Lezze) das Geriist ftir die meisten Tarkengeschichten des
16. Jahrhunderts schufen.28

Leonhard von Chios, der eine vielgelesene, von Sagundino beein-
iluBte Schilderung des Falls von Konstantinopel verfaBt hatte 28, nennt
die Tiirken ebenfalls Teucri" und versucht wie Kritobulos von Imbros,
mit Hilfe der Sage eine Verbindung zwischen der erloschenen griechischen
und der ihr folgenden osmanischen Dynastie herzustellen. Mohammed
wurde als SproBling der Achämeniden Persiens und damit des Danaos,
des Urahns der Griechen besungen.27

Diese Version erhielt eine meinungsbildende Bedeutung durch die
im 16. Jahrhundert im Elsa mit Interesse gelesene Thraische Chronica
des Johannes Adelphus, in der der Verfasser wörtlich den Absatz bezilglich
der troj anischen Abstammung der Tiirken aus dem Liber Chronicorum
des Hartmann Schedel zitiert.28 Im Sinne der Cosmographia des Aethicus

stat Troianis, gm a Teucro suae gentis principe nomen traxerunt, multis ante saeculis in Asia
regnasse Turci yero ex quo ab ultunis Scitharum finibus irruentes primo Persidem dehinc Mi-
norem Asiam tenuere, non amplius quam CCGC computantur anii." Zitiert nach Cusoinianus
(vgl. Turcica, Nr. 679, Bl. 2 y). Pertusi (a.a O., S. 66-67) lenkte die Aufmerksamkeit der
Geschichtsforschung auf die Denkschrift De provisione Hydronti el de ordine militum Turci et
eius origine, die Segano (Seganio) um 1480 Papst Sixtus IV. unterbreitete.

23 Quelli che dicono Turclu haver havuto origine da Troiani affirmano a questo modo :
Doppo la miserabile destruttione di Troia, si ritrova parte di essi Troiani haver pigliata la via
di Ponente, videlicet Antenore et Enea ; molt'altri si diverso in diverse provincie dell'Asia una
gran parte de'quali si ridusse nella provincia di Cilicia detta Caramania, dove si ritrovarono
gran quantith di gente con tutte le famiglie." (Donado da Lezze, Historia Turchesca ( 1300 1574).
Hrsg. von I. Ursu, Bucuresti 1909, S. 2-3); Ursu argumentiert hier tiberzeugend
(S. V XXXVII), daB die Historia Turchesca di Gio Angiolello schiavo et altri schiavi dall'anno
1429 sin al 1513 Donado da Lezze nur als Dokumentation diente eber Gian Maria Angio-

lello und die Historia Turchesca des Donado da Lezze vgl. I. Ursu, Uno sconosciuto storico
veneziano del sec. X V/ (Donado da Lezze), S. 5-24; J. Reinhard, Essai sur J. M. Angiolello,
Anger 1913. Fr Babinger (Aufsatze und Abhandlungen zur Geschichte Sudosteuropas, Bd. I,
S. 152) ist anderer Ansicht. Ursu habe Gianmaria Angiolellos Historia Turchesca irrig einem
Donado da Lezze zugeschrieben."

24 Donado da Lezze, a a 0.,S. 2-3, 1-2.
25 E. Herrmann, a a O, S. 152-153
26 Turcica, Nr. 949.
27 Critobul din Imbros, Din Domnia lui Mahomed al II-lea, hrsg. von V. Grecu, Bucu-

resti 1953, S. 38-41 ; N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Retches (von nun an : GOR), Gotha
(Bd. IV 1903-1913), Bd. I, S. 201 ; A Eckhardt, La Legcnde de l'origine troyenne des Tares,
in Kdrosi Cosma Archivurn, Bd II, 1926-1932, S. 422-427; D. Vaughan, Europe and the Turk .
A Pattern of Alliances 1350-1700, Liverpool 1954, S. 65.

28 Turcica, Nr. 56, Bl. 4v-5r ; die Turckische Chronica erschien 1513 ( Turcica, Nr. 57)
und 1516 in StraBburg.
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erläutert Adelphus seinen Lesern dann weiter die Geschichte der Turken
//Zwuschen disen zeiten bewegten sich die Turcken in bessere lantschafft,
gegent und wonung zu erobern, und verfolgten ernstlich Asiam, die Alanes,
Colchos und Armenier. Darnach das kleiner Asiam auch dies Persas und
Sarracen, nach Christi geburt sybenhundert und in dem ftinffundfiinfzigsten
iar die selbigen turcken waren Scithe, uss den inden die der gross alixander
in die hiperboreischen berg, mit yessein riglen verschlossen hat."29

Johannes Piscatorius weiß von andern troj anischen Verwandt-
schaftsverháltnissen in seinem Büchlein nber Herkommen, ursprung unnd
aufgang des Tirckischen und Ottomanischen Kayserthums (1541) zu berich-
ten : Turco" sei einmal der Sohn des trogli" gewesen, zum anderen sei
der Tener° ein Sohn Aiaxis gewesen", er werde also per abusionem
Turcke gehaissen". Menavino (in Miillers thersetzung) erwähnt,
die Turken sich selbst jre ankunfft auf3 dem Kdnigreich Troia" rbhmen,
sie halten sich fur Nachkömling dess Kbnigs Troili, welcher ein Son
Priami, def3 Troianischen Kbnigs, und def3 gewaltigen Helden Hectoris
und Paridis Bruder, gewel3t, und wollen also fiir rechte Troianer gehalten
seyn. Und sagen : Dal3 jnen, als den Erben und Nachkbmmlingen der
Troianer, das gantze Romische Reich, sonderlich gegen Nidergang, von
rechtswegen zustehe und zugehore, als welches von Enea und dem Troia-
nischen Volck erstlich erbauwet, regiert, und bewehret worden." 30

In Spanien setzt sich mit dieser These López de Gomara kritisch
auseinander : Dixeron que eran troyanos por la semejanza del vocablo
llamándose Teucros antiguamente han venido a llamarse turcos, corrom-
piendo el vocablo. Por muy averiguado tienen todos los que escriven las
cosas de los Turcos que es falso esto de venir los que agora llamamos
turcos de los teucros."

Die These der trojanischen Abstammung der Tiirken war bis 1671
in Spanien bekannt, als J. B. Diamante sein Poem El tirano castigado
verfaf3te :

Es Otomano que origen
di6 e la casa más heroica
que en sus anales la fama
lisonjea las memorias.
Este el monarca primero
fue que culo la corona
de Levante, éste es el fénix
de las cenizas de Troya,
que hay quien diga que venimos
de Troyanos y lo abona
llamarnos Teucros y hoy Turcos.31

29 A. Eckhardt, a.a. O., S. 432.
39 Turma, Nr. 696, Bl. 3r 4v.
31 A. Mas, Les Turcs dans la lilterature espagnole du siècle d'or, Paris 1967 (2 Bde), I3d.

I, S. 189-190.
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32 Ouia vero ille dux Solimanus ex Troiana se progenie ortum iactabat, inde putant
aliqui a Teucris sic enim vocabuntur Troiani fuisse Turcarum nomen, voce lam corrupta con-
tractum." ( Turcica, Nr. 949, S. 217). Hier schreibt Lacuna : Turchae Scythis marl Caspio vicinis
quos nunc apellarnus Tartaros, suam ducunt originem ; id quod certe quorum ex vultu et arro-
gantiam sermonis tum vel maxime ex ferino eorum bellandi more liquido consat."

33 Turcica, Nr. 188, Bl. B; vgl. auch H. Lewenklau (Turcica, Nr. 1867), S. 161.
34 Spanduginos Werk Della casa regale de Cantacusint delle historie el origine de prin-

ci pi de Turchi (1550, 1551), war bereits 1523 in deutscher Sprache erschienen. (Tureica, NI% 188,
895, 912).

36 J. Hammer, GOR, Bd. I, S. 2.
Turcica, Nr 2033.

37 eber sein Leben Fi. Banfi, Felice Petanzio di Ragusa, oratore dei re d'Ungheria
Mania Corvino e Vladislao II, miniatore e bibliotecario della Corvina di Buda, in Archivio Storico
per la Dalmacza, Bd. XXIV, 1938, S. 362-384; weitere Literaturnachweise bei A. Pertusi,
a.a.0., S. 73 ; vgl. auch Reusner, Orationes, Bd. IV/2, S. 116-127 ; Schwandtner, Scriptores,
Bd. 1/2, S. 867-873; Cuspinianus, ne Caesaris, 1540, S. 716-722; derselbe, De Turcorum ori-
gine, Bl. 82b-92a ( Turcica, Nr. 679) ; Bibliander, Alcoranus, S. 148-153; auch in B. Georgi-
jevie, Erzelung der Turckisches Keiser, Namenn, Leben, Sitten und Tgrannei in Jhrern Reich
( Turcica, Nr. 1000) findet sich auf Bl. 116a-131b eingeschaltet von Felice Petanzio : Durch
welche Wege und Strassen man den Turken uberziehen musste". Sein Werk Quibus itinerzbus
Turci sunt aggrediendi wurde von 1522-1793 sechsmal veroffentlicht und ins Deutsche, Ita-
lienische, Serbische und Kroatische ubersetzt ; das Buchlein wurde, wie Pertusi (a.a.0., S. 73)
feststellt, aus der Schrift Segonios fast wortlich abgeschrieben und ist ein larcin litteraire" ;
N. Iorga, Notes et extraits pour servir à l'histotre des croisades au XV-e siècle (Bd. IIII Paris
1899-1902; Bd. IVVI, Bucuresti 1915-1916), Ve série, S. 334-341. Petancie (Felix Ragu-
sinus) war Kopist in Buda (1487-1490) und nachher in Ragusa ; begleitete von 1501-1513
zahlreiche Gesandtschaften, die ihn auch an den Hof Selims I. (1513) fuhrten.

38 A. Pertusi, a.a.0., S. 75.
39 Sabellico (Sabelicus) war von 1488 bis zu seinein Tod (1506) der offizielle Historio-

graph Venedigs. A. Pertusi, Gli inizi della stroriographia umanista, S. 319-331 ; G. degli
Agostini, Nolizie istoriche spettanti alla vita e agli ninth di Battista Egnazio sacerdote viniziano,
in A. Calogerà, Raccolta d'opuscoli scientifict e filologici, Bd. XXXIII. S. 5-191.

40 Enneades ab orbe condito ad inclinationem Romani Imperii, Venedig 1498.
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Solchen Tendenzen scheint man sich auch an der Pforte wie
Andrés Laguna vermerkt nicht versagt zu haben.32 Nach Teodoro
Spandugino habe Mehmed II. die Gesehichte von der Herkunft der Osma-
nen aus einem yornehmen Geschlecht gefordert, er hat nie zugeben
unnd leyden wollen, daf3 jr herkomen und ursprunk von scheffern ange-
fangen habe, die auf3 Tartana kommen sollen sein. Aber er saget, daß
jr haul3 erstlich den aufgang von dem Kayser von Constantinopel Com-
nino genant hatte." 33 Spandugino versucht in diesem Sinne den Beweis
zu fuhren, daf3 das Osmanische Reich in vielen Beziehungen die Fortset-
zung Byzanz' sei.34 Er erzählt auch die Sage, clan die Dynastie Osmans
von Isac, Komnenos abstamme, der zu den Arabern geflohen und zum
Islam nbergetreten sei.38 Ahnliches behauptet Camerarius von Suleiman I.,
tler zur Erhärtung seines Anspruchs auf die Weltherrschaft die Fama
von der trojanischen Abstammung der Osmanen verbreitet habe.38

Vielseitiger als Feliks Petancies (Felice Petanzio Ragusinus")
Schrift De imperatoribus Turcarum et de militari Turcarum disciplina
(1512) 37, in der die Herkunftsfrage (skythische Abstammung) der Turken
in einem tesumé plutôt maigre" Sagundinos behandelt wird 88, ver-
-wendete Marco Antonio Sabellico Ciccio 39 in den Enneades (1498) 40
neben Informationen von Segonio auch andere antike und humanistische
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41 A. Pertusi, Premières études. S. 78. Wer unter dem Namen Colymanus" zu suchen
ist bleibt unklar. Offensichtlich inuf3 hier Solymannus" stehen ; da aber Sabellicus ihn kurz
vorher erwahnt, muß er eine neue Gestalt erfinden, und sei es nur durch falsche Wiedergabe des.
in seiner Vorlage befindlichen Namens. Vgl. E. Herrmann, a.a.0., S. 146.

42 Turcica, Nr. 949, S. 183-186.
43 Als Freund Erasmus' und bekannter Herausgeber von Werken des klassischen Alter-

tums, wurde Egnatius (-1553) in Venedig als Mitglred der Accademia Aldma gewdhlt.
44 Turcae, partim Caspio mari proximi, qui Asiam orientemque vastarunt. Caucasique

veteres incolae, qua parte ad Arctum vergit, partim inter Scythicas gentes relati, & Hunnici
sanguinis, qui postea Ungari dicti sunt, existimati quod ex Graecis autoribus, & Latinis
aliquot colligas veteres scriptores (quod sciam) de his nihil, praeter Melam & Plinius ille praeter
nudum Turcarurn nomen in Scythiae relatione nihil aliud additit". ( Turcica, Nr. 949. S. 183.)

45 A. Pertusi, Premières etudes, S. 80.
46 tYber Zonares vermerkt Cuspinianus : In graecis Imperatoribus de origine Turcorum,

scribens, tradit eos, tenuissimis, primordiis et obscuris plane septingentesimo ab huic anno ex_
Caspiis montibus natali solo relict°, in Persidem et Minorem Asiam impeturn fecisse." (Turcica,.
Nr. 679, Bl. 4r.)

Turcica, Nr. 371-375.
44 Ludovico Tubero war von 1485 Abt des Benediktinerklosters aus Vi§nijica und Bi-

schof in Ragusa ; er starb 1527 an der Pest. Bibl. Hinweise bei Pertusi, Premières ètudes, S. 88_
49 Erschien posthum 1590 in Florenz.
5° Turcica, Nr. 1871.
51 Ebenda, Nr. 1871, S. 3.

Ebenda, S. 10-11.
53 A. Pertusi, Premières études, S. 89.
54 La natione de Turchi, sono suti alcuni scrittori massime moderni, che per haverli

veduti dominare i paesi, dove fu l'antica Troia, et alludendo etiandio al nome, hanno dell&
essere discesa da Teuchri ; onde cavorono origine i Troiani. Il che è at tutto falso, conciosia
chè quella gente che al presente habita in Asia Minore, signoreggiata dalli Ottomani, sendo di
natura barbara et crudele, cavi l'origine della natione Scitica." (Turcica, Nr. 688.) Die erste-
Ausgabe erfolgte in Florenz 1528 (Turcica, Nr. 294) ; es folgten weitere Florenzer Drucke in
den Jahren 1537, 1538, 1540 (Turcica, Nr. 593, 620, 658-659) ; J. Fabers Oratio de origine,.
potentia e tgranide Thurcorum ( Turcica, Nr. 295) ist ein polemisches antilutheranisches Werk,
ohne geschichtltche Bedeutung fur unseren Fragenkreis.
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Quellen iiber den Ursprung der Tiirken, die er als erster abendländischer
Historiker zu einer Synthese zusammenfaBte.41

Pertusi wertet De origine Tureorum 42 des bekannten Gelehrten
Egnatius (Giovan Battista Cipelli) 43, eines anderen Vertreters der skythi-
schen Abstammung der Tiirken 44, als eines der interessantesten histori-
schen Fragmente tber Ursprung der tiirkischen Macht.45 Die Angaben
nber den Begriinder der osmanischen Dynastie nbernimmt er von Sagun-
dino und anderen Autoren (Plinius, Pomponius Mela, Zonaras u.a.).45
Egnatius' TUrkengeschichte wurde damn von Erasmus im historischen
AbriB seiner Consultatio 47 verwendet.

Zu erwähnen wäre noch Ludovico Tuberos (Crijeva) 48 Werk De
origine, mori bus, rebus gestis eommentariis 43, das zwischen 1500 und 1527
verfaBt wurde.5° Tubero erschliat der skythischen Herkunft der Tiirken
weitere Dimensionen im Osten Asiens : Scythas esse Asiaticos affirmant
atque ex illa regione, quam nunc vulgo Cathaiam appelant, advenisse." 51
Was seine Schriften uber die Tiirken von denen seiner Zeitgenossen unter-
scheidet, ist die Hochachtung, die er den Tiirken zollt.52 Doch die nonkon-
formistische Haltung und gleichzeitig die scharfe Kritik an der politischen
Orientierung der Kurie, Venedigs und des Kaisers bewirkte, daB die Schrift,
1734 auf die Liste der librorum prohibitorum" gesetzt wurde.53

Nicht so kategorisch wie Andrea Cambinis viel gelesenes TArkenbuch_
Libro della origine de Turehi et Imperio delli Ottomani (1528) 54 vertritt
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9 LEGENDEN VON DE R ABSTAMMUNG DER TUREEN 57

Johann Cuspinian 55 in seiner Abhandlung De Turcorum origine (1541) 56
die Skythen-Turken-Hypothese. Er muß aber einschränkend zugeben :
,,Arbitranturque neminem veterum scriptorum demonstrasse, qui ohm
fuerint Turci, aut ubi terrarum egerint ; ut ne nomen quidem sit ab ullo
vestutiorum literarum monimentis traditum [... ] Verum de iis non unus
est fermo."57 Obwohl Cuspinian in der Einleitung die Meinung zahlreicher
Autoren iiber die Herkunft der Turken erwähnt, fuhrt auch dieses Werk
augenscheinlich zu Sabellicus, Egnatius und dem Tractatus des Captivus
Septemcastrensis und nicht auf die erwähnten Originalquellen (Hethoum,
L. Chalkokondyles, E. S. Piccolomini u.a.) zuriick. Oft werden ganze
Absätze aus den Schriften des Egnatius und Sabellicus abgeschrieben,
die ihrerseits ihre Erkenntnisse fiber die Herkunft der Tiirken aus den
Schriften von Sagundino Angiolello (Donado da Lezze) schòpften. Trotz
ihres kompilatorischen Charakters bleibt die Arbeit Cuspinians eine bedeu-
tende Gelehrtenleistung, da hier das ganze erreichbare lateinische Schrift-
tum zur Tiirkenfrage verarbeitet und zu einer Synthese zusammengefaßt
wurde.58

Als Paolo Giovio die leicht lesbare Schrift Commentario de le cose
de Turchi (Rom 1531) 59 veroffentlichte, die ebenfalls zum Teil auf Angio-
lello (Donado da Lezze) und Sagundino fat, war damit ftir das 16. Jahr-
hundert das eigentliche Standardwerk gegeben. Da wohl Zweifel geäuBert
-wurden inwieweit er legitimiert sei ein solches Werk zu verfassen, ent-
gegnete er in dem Kaiser Karl V. gewidmeten Vorwort : E. K. M. sol kein
verwunderung darob tragen, das ich als ein Bischoff jnn langen kleidern,
kriegs sachen ungetibt, der ich meine tage aus Welschland nie kommen
bin von kriegs hendeln und frembden weitliegenden lendern und Konig-
reichen E. K. M. schreibe, denn E. K. M. sol es dafur halten, das ich
etlich jar eine lange Zeit her mitsonderm grossen vleis durch hiilf zuthun
und etlicher grosser Fiirsten und Potentaten von etlichen Hauptleuten
und etlichen erfarnen und kriegsgeiibten Kiiniglichen und FUrstlichen

55 Johann Cuspinian (1473-1529) war als Rat Kaiser Maximilians in Polen, Ungarn
und Wien tatig, wo er in seiner Oratio protreptica (1526) fur den Turkenkrieg warb ; fiber
Cuspinianus : Carl Haselbach, Johann Cuspintanus als Staatsmann und Gelehrter, S. 3-30;
H. Aukwitz, Uber den Wiener Humanisten Dr. Johannes Cusptnian; vgl. auch P. Joachimsen,
Geschichtsauffassung und Geschtchtsschretbung in Deutschland unter dem Einflu ß des Hurna-
nismus, Bd. I, Leipzig 1910, S. 209-218, 293-299.

56 Turcica, Nr. 679.
57 Ebenda, Bl. 10v-115. Non defuerunt", schreibt Cuspinian (Bl. 17rv), praetera

qui Turcos et Arabia, quique ex Syria, ortos arbitrarentur. Verum quaecumque illis origo est,
ex Scythia utique est : et ut quidam adjiciunt, ex Europaeis Scythis, qui prae certis ad Orien-
tem vergunt, sedeEque circa Tanaim habent".

58 Turcica, Nr. 679, Bl. 2r-17v. Nicolaus Euboicus Sagundinus, qui ab alhis Secun-
dinus dicitur [... ] libel:um scripsit de origine et familia Othomannorum. In quo disserit Tur-
corum gentem ab annis sexcentis et supra e Scythis, qui trans Tanaim, Asiam versus, nulla sta-
bili sede, nullis urbibus, nullis certis as perpetuis domiciliis, campos patentes vage [...] e fonte
inde emanasse." (Ebenda, Bl. 7v-8r) ; vgl. E. Herrmann, a.a.0., S. 153-154.

59 Turcica, Nr. 413. Nach drei Auflagen in italienischer Sprache in Rom 1532-1337,
folgten in den Jahren 1538-1544 funf venezianische Drucke. Turcica, Nr. 413, 433, 520, 595,
621, 664, 686-688, 827. Ober Giovio Bischof von Nocera (1483-1562) erkThrte Papst
Leo X., er kenne keinen beredteren Schriftsteller seit Titus Li\ iUS. (Biographie Universelle, Bd.
XVI, S. 511-514.) Er war Autor der Thstoriarum sui temporis ad annum 1547 libri XLV;
L. Ravelli, L'opera storica e artishce di Paolo Giovio.
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69 Zitiert nach der Wittenberger Ausgabe 1537 (Ursprung des Tiirelaschen Reid's), Bl.
Dur und Dr (Turcica, Nr. 598), die wir weiter zitieren werden.

61 Ebenda, Bl. Diiv.
62 Ebenda.
63 Die deutsche ebersetzung erschien in -Wittenberg 1537 (Turciea, Nr. 598), Augs-

burg 1538 (ebcnda, Nr. 625), Basel 1534 (ebenda, Nr. 1051), StraBburg 1595 (ebenda, Nr. 2039);
es folgten franzosi3che, tschechische rind englische Vbersetzungen (ebenda, Nr. 664, 665, 865).

64 Turcica, Nr. 661.
65 Ebenda, Nr. 873 ; 1553 wurde das Libro" ins Italienische ubersetzt (Tureica, Nr.

986); hier schreibt Vasco im Sinne Giovios (S. 19) Et finalmente tutti concludono con dire,
che furono chiamati Scithi : percioche habitarano nelle montagne di Scithia."

66 N. Granucci (1530-1590) war ein bekannter Novellendrchter, vgl. Biographie Univer-
selle, Bd. XVII, S. 539-540.

67 Tureica, Nr. 1248.
68 Granucci sah sich dazu genòtigt e tanto piu che gli antiqui Scrittori ni uno fa di

loro alcune mentione, fuor che quest due Plinio et Pornponio Mela, nella fin del primo."
(Ebenda, Bl. 53.)

69 Tureica, Nr. 1705 a.
70 Ebenda, Nr. 1883.

58 CARL GOLLNER 1G

Oratoren und allerley andern warhafftigen aussagen erforschung gehabt,
arbeit und vleis f tir gewendet der dinge grundlichen wahrhaftigen berieht
zu empfahen. 60

Bezuglich der tinkischen Herkunft erläutert Giovio in der deutschen
Ausgabe von 1537 : Die Turcken haben jren ersten ursprung von den
Scythen (welche wir Tartarn nennen) die denn jnn den wirstungen und
wildnissen, jenseits dem meer, welches Caspium genent, bey dem wasser
Volga wonen, dieses gibt jre sitten und manir, so furen sie auch solche
handbogen und lange dunne pfeil, halten den selbigen brauch zu kriegen.
So ist es etlicher mas zu mercken, aus jrer trotzigen hoffertigen sprach,
welche der Skythischen gleieh lautet." Sachlicher als Schriftsteller des
15. Jahrhunderts findet er anerkennende Worte fur den Grimder der
Dvnastie Ottomans" : Er besaB ein herrliche leibs stercke, natnrlichen
Witz und scharfen verstand".61

Nach der lateinischen Ubertragung des Commenta) io zweifelte kaurn
noch ein Zeitgenosse, dal3 die Skythen Vorfahren der Turken seien.62
Diese These wurde in Europa durch zahlreiche Ausgaben zum Allge-
meingut.63 Einige Verleger lief3en allerdings Werke von Giovio erseheinen,
ohne ihn namentlich zu erwähnen. Zu diesen zählte der Sammelband des
Straf3burger Verlegers Hans Schott, den Heinrich von Eppendorf
besorgte."

Sieben Jahre später erschien das Libro intitulado Palinodia, de la
nephanda y fiera nacion de los Turcos des Vasco Diaz Tanco 65, eine freie
spanische Überarbeitung von Giovios Commentario ; während aber Giovio
objektiv nber die tinkischen Sultane berichtet, sieht sich Tanco verpflichtet,
sie mit Epiteten wie grausam" und blutgierig" zu verunglimpfen.

Giovios Schrift diente auch Nicola() Granucci 66 und seinem Com-
pendio de fatti pia notabili de Turchi (1569) 67 als Dokumentation fur
den skythischen Ursprung der Turken.68 Dann war 1579 die Turken-
geschichte Andreas Werners erschienen 69, die aus den neuesten Hi-
storien", namlich des Italieners Giovio und des Franzosen Geuffroy kom-
piliert war. Ebenfalls Giovio horig, ist Rudolf Hospinians De origine,
progressu, ceremonis et ritibus Turcorum (1592).70 Den Skytenursprung"
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71 Turcos gentem scythicam esse, non solum historiographi veteres testantur, verum
eliam eorum mores, facies, vultus, superbia, lemeritas, magnaque securitas, denique tota ip-
sorum pugnandi ratio, modusque clarem demonstrat." (De origine imperil Turcorum, Bl. A 4;
Turcica, Nr. 1001.) H. Pelletier vertrilc ebenfalls in seiner Histoire des Ottomans (B1. 1-2
Turcica, Nr. 2447) den skythischen Ursprung der Turken mit der Argumentation Giovios : vgl.
L. Risebergius, Compendiora Praecipuarum Rerum Turcicarum, S. 1 ( Tuicica, Nr. 2212).

72 Ebenda, Nr. 1042, 1264, 1681.
73 Ebenda.
74 Ebenda, Nr. 1695.

Ebenda, Bl. 1-38.
76 Ebenda, Bl. 104-271.
77 Ebenda, Nr. 1773.
78 Ebenda, Nr. 1007-1008, 1024, 1369, 1623, 1624, 1749, 2450.

Ebenda, Nr. 2325.
88 Ebenda, Nr. 672.

11 LEGENDEN VON DER ASSTA1VLMUNG DER TURKEN 59

der Ttirken erachtet auch Bartholomej Georgijevie als erwiesen. Seine
diesbeziigliche Argumentation erinnert an die Thesen Angiolellos Sagun-
dinos Giovios.71 Eine italienische Ausgabe Giovios und Texte Mena-
vinos bildeten dann den Grundstock zu Heinrich Millers Tiirckischen
Historien (Frankfurt 1563), von der Nachdrucke in den Jahren 1570
und 1577 erschienen." Der Leser soll in diesem Werk nicht durch alle
Historien weitleuffig umgefuhrt werden", sondern die Tiirkengeschichte
ttbersichtlich durch das Prisma Giovios betrachten und iiber den skythi-
schen Ursprung der Turken informiert werden. Muller schreibt iiber den
Ursprung der Tarken : Von wann er wollt und haben jrem Namen woher
sie wollen, so ist es doch gewil3, &LB die Scytier Vorfahren der Tiirken
erstlich in dem Caspier Gebirg bey dem Hircanischen Meer jren Sitz
und Wohnung gehabt." 73

Nach Mullers Sammelwerk wurde 1578 in Frankfurt vom Verleger
Sigismund Feyerabend ein zweiter repräsentativer Folioband, die Chroni-
corum Turcicorum durch Philipp Lonicer herausgegeben.74 Er rtickt
allerdings etwas von der Skythentheorie Giovios ab und erwähnt in
seiner Stellungnahme zur Herkunftsfrage der Turken auch die -wider-
spritchlichen Meinungen des Angiolello (Donado da Lezze).75Nach Lonicers
Exkurs iiber die Origo Turcorum" folgen AuszUge a,us den Werken von
Georgijevie, Aventin, Barletius und bekannte Berichte uber den Fall
von Konstantinopel sowie andere Schlachten.76 Auch diese Ausgabe
erlebte 1584 einen Nachdruck.77 Ofters als Lonicers Sammelband wurde
ein solcher in italienischer Sprache, die Historia universale dell'origine et
imperio de Turchi (1560) des Francesco Sansovino verlegt. Sie war die
meinungsbildende Veroffentlichung in Italien, zumal sie von 1560-1582
in zehn Auflagen erschien." Sansovino hatte frithere Abhandlungen uber
die Anfänge des Osmanischen Reiches von scrittori greci, turcheschi,
latini" zu einer kurzen Synthese zusammengefaßt und dann ganze Kapitel
von Cambini, Spandugino und Giovio, den bekanntesten Autoren, itber
tiirkische Geschichte verbffentlicht.

Vom Commentario des Paolo Giovio Ibsen sich allein Joachim
Camerarius' De rebus Turcicis commentariis 79 und Christophe Richiers
De rebus Turcarum (1570) in der der Franzose sehr sachlich iiber die
Herkunft der Ttirken referiert.80 Obwohl Camerarius in einer gewissen
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81 Ebenda, Nr. 2325, S. 7.
82 Secundum omnes histonas scribentes", vermerkt der Captivus Septemcastrensis

aperte constat quod lex Alachometi et secta Saracenorum incepit circa annos domini sexcen-
tisimos sub Bonifacio quinto [619-625] et Heraclio Imperator" [Regierungszeit 610-641].
( Turcica, Nr. 63).

33 Turci sunt Septemtrionales : veniunt a marl Caspio, a rupibus Caucasi." (Corpus
Reformatorum, Bd. XXV, S. 504.)

84 Constat autemTurcos a Caucasi rupibus progresos, pcstea in Asia vagatos esse ac
paulatirn Calatim et Pont' oram occupasse." (Corpus 1?eforrnatorum, Bd. XIII, S. 861.)

85 Das VII. Kapitel Daniel, Bl. CH].
86 E. Herrmann, a.a.O., S. 183.
37 H. Inalcik, The Ottoman Empire, London 1973, S. 5-6.

60 CARL GOLLNER 12

Opposition zu Giovio stand und Zweifel an seiner Skythentheorie äußerte 81,
blieb es ihm nicht erspart, schließlich den gleichen Weg einzuschlagen.
Er benutzte fin. seine TUrkengeschichte ausfuhrlich die Schriften Sagun-
dinos und Donado da Lezzes, die dann sein Sohn Jahrzehnte später, durch
die inzwischen erschienene TUrkenliteratur ergänzte.

Bei Segonio taucht eine andere Version iiber die Herkunft der Turken
auf und zwar, dal3 sie zur Zeit Kaiser Heraklios (610-641) aus der Kau-
kasischen Pforte hervorgebrochen seien.82 Eine zeitliche Übereinstimmung
der Hidschra (622) Flucht Mohammeds nach Medina und Beginn der
mohammedanischen Zeitrechnung wurde willkurlich in einen kausalen
Kontext gebracht.

Melanchthon verlegte den Ursprung der Turken in die Gegend des
Kaspischen Meeres und Kaukasus 83, von wo sie nach Galatien und ans
Schwarze Meer gezogen seien.84 Neben dem einen AnlaI3 far den Eintritt
der Tiirken in die Geschichte, der Hilfeleistung fiir die Perser, wird von
Luthers Freund noch ein anderer erwähnt, der in den Bereich des Mythos
fuhrt und sich auf eine Annahme des (Pseudo) 1V1ethodius beluft. Nach
dieser Version die an Segonio erinnert sind die roten Juden"
von Alexander dem GroBen in den Kaukasus eingeschlossen worden, bis
ihnen ein Fuchs ein Loch zeigte und sie herauslockte, und also mächtig
worden".85

Zugrunde lag diesem Märchen die von Plinius herriThrende legendäre
Erzählung, Alexander der Grof3e habe jenes beruchtigte Einfallstor
Kaukasus, durch das die im Norden hausenden Barbarenvòlker in die
Mittelmeerwelt einfielen, mit starken Balken verrammelt und dadurch
fur lange Zeit friedliches Leben gewährleistet, bis Kaiser Heraklios die
Sperrtore wieder offnen liel3 ; nun erfolgte eine neue Überflutung Klein-
asiens durch die Volkerscharen des Nordostens.88

Eine solche Migration tirkischer Nomadenstämme aus Zentralasien
erfolgte tatsächlich im 13. Jahrhundert unter dem Druck der mongolischen
Invasion. Sie kamen nach dem Iran und zogen von hier in die Gebirgs-
gegenden Westanatoliens. Von hier erfolgte der yea& der Heilige Krieg
gegen Byzanz.87

Vom Mythos geprägt ist der aus der Bibel gedeutete Ursprung der
Osmanen, den Heinrich Knaust in der Mahommetischen Genealogie
darlegt : Die Schrifft sagt [... wie das Agar die Magd Abrahe sey
stoltz worden, als sie sahe, dal3 sie schwanger ging, also da13 sie die Fraw
muste außstossen, vnd wie sie darnach wieder zu jhr kam vnd den Sohn
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88 Tureica, Nr. 2200, Bl. Bi. r.
89 Zitiert nach der Sarracenischen Gescinchte, Basel 1580 ; die Sarazenen waren nach Curio

ein mechtig Glotzen durch der Flammen und Hitz der innerhch Zweytrechtigkeit und uneynig-
keit zum offtermahls in viel Theil und Sttick zerflossen und geschmeltzt worden E... nam-
lich von dem Fewer der Arabischen und Babylonischen Schnitter". (BI. C. XIX.) Vgl. Turcica,
Nr. 1720, Bl. CXXXii ; die erste lateinische Ausgabe erschien 1567 ebenfalls in Basel (Turcica,
Nr. 1211); andere Ausgaben : 1568, 1596 (Turczca, Nr. 1237, 1238, 2190).

98 Turclea, Nr. 1720, Bl. CXXXi.
92 Ebenda, Bl. CXXXii.
92 Ebenda, Nr. 2018.
93 H. Gerstinger, A us dem Tagebuch des kaiserhchen Holluslortographen Johannes Sant-

bucus (1531-1584), S. 22-45.

13 LEGENDEN VON DER ABSTAMMUNG DER TURNEN 61

Ismael gebahr, dauon der Engel verktindigt, wie er ein wilder Mensch
wiirde seyn vnd streitbar vnd sich setzen wieder alle seine Briider : Daher
mans noch dafur helt, daB der Tiircke von diesem Ismael herkomme der
gewohnet hat in Arabien, daher sie auch Vrsprung haben, das man Hafe-
neros heisset die Sarracener."88 Es ist erstaunlich, daB man solch wirres
Zeug noch im Jahr 1596 glaubte.

Die von Caelius Augustinus Curio erzählte Version uber den Ur-
sprung der Ttirken lautet : Andere die halten dafur das die Tiirken jahren
Ursprung nemen von den zehen Geschlecht Israels, die in die Landschaft
Mediam (wie Josephus bezeugt) sin.d gefithrt worden, welche zerignuB
oder beweisung sie allein dahär nemmen, dieweil sie eynander an Sitten
und gebräuchen gantz gleichförmig sind. Andere aber halten darvon,
das sie jhren Ursprung von Gog und Magog nemmen, wie solches deutlich
in der Gatlichen Schrift, in der Offenbarung, Johannis gemeldet wirt.
Diese oberzehlte vielerley meinung, will ich weder verthadigen noch
verwerfen, sondern laB eynem jeden sein Urtheil und Gutdiinken darinn." 99

Trotz dieser Erwähnung anderer Meinungen" scheint Curio diesem
Märchen uber die Herkunft der Thrken keinen Glauben geschenkt zu
haben. Ebenso zweifelt er an der tatarischen Abstammung der Turken
und diesbeziiglichen Vermutungen. Plinius', jedoch will ich den Hoch-
beruhmbten Scribenten, dem Plinio, nichts von seiner Wurden und An-
sehen entziehen".9° Ftir wahrscheinlicher erachtet Curio, dal3 die Turken
jhren Ursprung von den Hunnen genommen".81 Ahnliche Erwägungen
stellte Michael Babst von. Rochlitz, Pfarrherr von Mohorn" in seiner
Tiirckischen Chronica (1595) 92 an.

Wie dem auch sei, die Frage nach dem TJrsprung der Titrken blieb
irn 16. Jahrhundert weitgehend ungeklart. Johannes Sambucus muB
resignierend eingestehen : Varie multa scribuntur de ortu eorum, sed
dicendum, quod est scriptum propter peccata deum gentem, cuius nec
originem nec linguam seimus, immissurum".83
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QUELQUES TRAITS SPÉCIFIQUES DE LA CIVILISATION BULGARE
AUX IX' Xe SIECLES

IVAN D 1.1 JaV
(Sofia)

Les prémisses pour le développement de la civilisation bulgare
aux IXeXe siècles sont constituées par quelques faits fondamentaux

caractère politique. Cette époque décisive n'était que la conclusion
logique d'une histoire déjà plusieurs fois séculaire et, d'un autre côté,
elle devait laisser les traces les plus profondes dans toute la vie A, venir.
Il est hors de doute que le fait dominant est que l'Etat bulgare, formé
In 681 par la fusion de trois éléments ethniques : Thraces, Slaves et Proto-
bulgares, représentait deux siècles plus tard une puissance politique et
militaire déjà, bien consolidée. Acceptant, en 681, la formation de l'Etat
bulgare dans les régions de la Mésie Inférieure, d'une partie de la Mésie
Supérieure et de la Scythie Mineure comme un fait accompli, l'Empire
byzantin avait consenti même à lui payer un tribut annue11, évidemment
avec l'obligation d'observer certaines conditions favorables A, Constan-
tinople, avant tout de ne pas étendre ses conquêtes, et de n'endommager
pas les autres possessions de Byzance. C'était cependant plutôt un modus
vivendi temporaire, que l'on tenta bientôt, d'un côté et de l'autre, d'aban-
donner en vue d'une solution plus stable. Après le milieu du VIII' siècle,
l'Empire entreprit une vaste offensive contre l'Etat bulgare et une éner-
gigue riconquista des territoires, surtout ceux peuplés de Slaves, et occupés
ou menacés par les Bulgares 2. C'est seulement vers la fin du VIII' siècle
que les Bulgares, après avoir passé des moments assez critiques, quand
même l'existence de leur Etat venait d'être mise en jeu, purent respirer.
La vraie consolidation de l'Etat eut son début A peine au commencement
du IX' siècle : ce fut alors que le pouvoir suprême en Bulgarie passa
dans les mains d'un prince énergique et prudent, Kroum (802-814),
qui fonda une dynastie destinée à gouverner le pays presque deux siècles
sans interruption et sans grands changements, pour autant que nous
sommes informés sur les détails de l'histoire dynastique. Ce n'était
plus un petit Etat qui existait à côté de l'Empire mondial qu'était
Byzance, mais une puissance dont les frontières s'étaient déplacées bien
au sud et sud-est, non loin du centre de l'Empire. Pour plusieurs dizaines
d'années on ne put songer, A Constantinople, A la riconquista, mais uni-

I Pour les &tails v. I. Dugev, Medioevo bizarilino-slavo. I. Saggi di low/ poldica e
culturale. Roma, 1965, pp. 67 sv., 545 sv.

2 Sur les événements v. V. N. Zlatarslii, Istorija na balgarskaia clarava siedizile
vekove, I/1. Sofia, 1918, p. 200 sv.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP, XV, 1, P. 63-73, BUCAREST, 1917
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3 Dugev, op. cit., II, p. 425-489, La Chronique Byzantine de ran 811; pp. 618-621,
addenda.

4 Zlatarski, op cil., Ill. p. 299 sv.- V. Begevliev, Die prolobulgarischen Inschriften.
Berlin, 1963, p. 203 sv., propose la date o zwischan 816 und 817 s.

5 Zlatarski, op. cit., 112 (1927) p. 22 sv. Voir en général I. Dujeev, s Slavia Orthodoxa
Collected Studies in the History of the Slavic Middle Ages, London 1970, no. IV, pp. 65 sv., 70.

(11 IVAN DUJCEV 2

quement A, la défense. La dernière offensive contre la Bulgarie fut entre-
prise par l'empereur Nicéphore I", au début, en 809, dans les régions
occidentales, vers l'importante ville de Serdica-Sredec (la capitale bulgare
d'aujourd'hui, Sofia) ensuite, A, la fin du printemps 811, vers le centre
méme de l'Etat bulgare, au-delà, de l'Hémus, vers la capitale Pliska.
L'invasion entreprise avec des armées très nombreuses eut, au commen-
cement, un certain succès, muds A, la fin échoua misérablement 3. La péri-
ode qui suivit assura, la consolidation de l'Etat bulgare. A deux reprises,
au cours du IXe siècle, le gouvernement de Constantinople consentit

régler ses ra,pports avec la Bulgarie, par des traités de paix qui devaient
durer bien 30 ans chacun, le premier en 814-815 4, le second en 864 5.
Cela veut dire qu'après la seconde décennie du IXe siècle les rapports
entre l'Empire et la Bulgarie furent, pour des périodes assez longues,
plutôt pacifiques, ce qui eut une importance très grande pour le dévelop-
pement de l'Etat bulgare.

L'équilibre des forces politiques et surtout militaires allait se déve-
lopper en faveur des Bulgares. La Bulgarie devenait toujours davantage
un pays qui réunissait autour d'un centre politique toutes les tribus bulgaro-
slaves, c'est-à-dire les tribus qui n'entraient pas dans le nombre des Slaves
du groupe ethnique serbo-croato-slovène. Ce processus de groupement
était presque fini à la fin du IXe siècle, parfois sans étre méme noté
dans les sources écrites, étant donné, sans doute, qu'il s'était réalisé sans
rencontrer de résistances et, par conséquence, sans provoquer de graves
conflicts. Deux guerres de brève durée, entre les années 894-896 et au
début méme du X' siècle, représentaient des épisodes qui n'eurent pas
une importance particulière. Quelques dizaines d'années, entre l'an 815
et la fin de la première décade du X' siècle, constituent vraiement la
longue période de « paix profonde » dans les relations de la Bulgarie avec
l'Empire byzantin. Ce fut justement Mors que l'Etat bulga,re put achever
sa, consolidation, s'organiser dans l'intérieur et s'imposer comme une grande
puissance, A, côté de l'Empire de Constantinople, de l'Empire franc et
de la Grande Moravie.

Une quinzaine d'années du règne du roi Syméon (893-927), entre
912 et 927, exprimèrent déjà toute la rivalité qu'était née entre les deux
pays voisins Byzance, qui traversait une crise prof onde, et le vigoureux
Empire bulgare. Ce fut cependant une brève période d'une féroce hosti-
lité politique et militaire qui n'eut aucune répercussion négative sur les
contacts dans le domaine de la civilisation. Après la mort du roi Syméon,
au mois de mai 927, la Bulgarie continua, pendant encore une quarantaine
d'années, de représenter une grande puissance, toujours rivale, bien que
non ouvertement hostile A, l'Empire. Pendant cette période Byzance
réussissait à arriver à une nouvelle consolidation intérieure, ce qui lui
permit, après 963 quand le pouvoir passa, entre les mains d'empereurs-

www.dacoromanica.ro



LA CIVILISATION BULGARE AUX IXege S. 65

soldats comme l'étaient Nicéphore II Phocas (963-969), Jean I" Tzimiscès
(969-976) et Basile II (976-1025) d'entreprendre une offensive contre
l'Etat bulgare. Il s'ensuivit une période demi-séculaire de luttes presque
ininterrompues. L'occupation, en 971, de la capitale bulgare de Preslav
par Parmée de Jean Tzimiscès ne fut qu'une &ape dans ces luttes sangui-
naires : l'organisation étatique et ecclésiastique fut transportée dans les
régions sud-occidentales de l'Etat bulgare, où la lutte pour Pindépendance
nationale continua encore au cours de plusieurs années, jusqu'en 1018,
quand toutes les terres bulgares furent conquises par Basile II le Bul-
garoktonos.

Les vestiges de la civilisation matérielle créée par les Bulgares
pendant cette période de deux siècles sont à chercher avant tout dans
les grands centres de la vie étatique et ecclésiastique, à Pliska, Preslav
et Ochrid. Entre Pannée 811/12, immédiatement après l'invasion des
Byzantins, et le déplacement de la capitale à Preslav en 893, Pliska eut
son époque d'épanouissement. La reconstruction de Pancienne capitale
fut commencée proba,blement déjà pendant les dernières années du khan
Kroum, mais ce fut justement pendant le règne du khan Omurtag (814-831),
ce grand philoktistés bulgare, que fut réalisée ici une large activité
de construction. Les fouilles archéologiques, entreprises surtout pendant
ces dernières dizaines d'années 8, ont mis à jour les vestiges imposants,
avant tout, des constructions profanes : les restes des fortifications qui
devaient protéger la capitale devant des attaques éventuelles, ensuite
des palais somptueux pour les souvei ains, enfin des sanctuaires pour le
culte paien. Il y a certains traits de cette architecture bulgare du dernier
paganisme, ainsi que de l'époque immédiatement après la conversion,
qui doivent étre relevés d'une manière particulière. C'est, en premier lieu,
le caractère monumental des constructions soit profanes soit de culte,
aussi bien pré-chrétiennes que chrétiennes. Jamais plus tard, méme pen-
dant des époques d'épanouissement politique et militaire de l'Etat bulgare
au Moyen 'age, on n'y trouvera des édifices de telles dimensions, construits
avec une telle profusion de matériaux durables, comme pendant la dernière
période de l'existence de Pliska comme capitale de l'Etat. Il serait possible
de découvrir ici, dans ce caractère monumental des constructions, non
seulement les possibilités matérielles d'un Etat puissant et très riche,
bien organisé, mais également le reflet de conceptions architécturales
sp écifiques et des influences de l'époque romaine tardive et de l'art ira-
nien 7. Le caractère monumental a trouvé son expression non seulement
dans les constructions profanes, mais aussi dans une exceptionnelle cons-
truction chrétienne la grande basilique de Pliska 8.

C'est justement ici que se réalise la continuité entre l'époque palenne
et l'époque chrétienne dans la Bulgarie du IX' siècle, sous un aspect carac-
téristi que. Les constructions monumentales profanes de l'époque avant la

Informations chez St. Staraiev, Pliska und Presta o. lhre archaologische Denkmethr
Lind deren Erforschung. In W. Begevliev -J. Irmscher, Anlike und MIttelaller in Bulgarien,
Berlin, 1960, pp. 219, 224 sv., passim De riches matériaux dans la publication, Preslav,
Sbornik I. Sofia, 1968.

7 Duj6ev, Medioevo bizantino-slavo, II (Roma, 1968) p. 411 sv.
8 Informations sur la basilique de Pliska, StanCev, op. cit., p. 226 sv. ; p. 237 sv.
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9 Déjà P. Alutaf6iev, Istorija na beilgarskija narod. I. Sofia, 1943, p. 294, avait exprimé
des doutes quant à l'identification de Patlejna comme le grand centre d'activité lit téraire bulgare
pendant l'époque paléobulgare.

10 Cf. I. Dujseev, Problemi iz srednovekovnata istortja na Preslav. In Preslav. Sbornik I,
p. 29 sv. ; idem, La réforme monastique en Bulgarie au Xe siècle. In Eludes de clvillsallon méché-
vale (1 Xe XI le slècles ). Poitiers, 1974, P. 255 sv.

11 K. Skorpil, Pametruct ot stolicata Preslav. In BOlgat tja 1000 godini. 927-1927. (Sofia)
s.a., p. 183 sv.

12 Notes biographiques sur Jean l'Exarque : I. Dujeev, dans Istorija na bfilgarskata lite-
ratura, I. Starobtilgarska literatura. Sofia, 1962, pp. 127-139; Estestvoznanieto y srednove-
kovna Bülgarija, Sofia, 1954, p. 54 s v .

13 Voir le texte chez R. Aitzetmuller, Das Hexaemeron des Exarchen Johannes, VI. Graz,
1971, pp. 1-6, avec une traduction allemande : So wie ein niedriger und armer Mensch, ein
Fremdling, der von welt her gekommen ist zu den Torgebauden des koniglichen Hofes, bei ihrem
Anblick in Erstaunen gerat ; und naher tretend zu den Toren, mn (Emlass) zn erbitten, ist er
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conversion au christianisme ont trouvé leur continuation dans la construc-
tion d'un édifice monumental de l'époque immédiatement postérieure
865, comme l'était la grandiose basilique, autour de laquelle surgit un
monastère et une communauté monacale. En 893 la capitale bulgare fut
transférée de Pliska â Preslav, mais le monastère de Pliska continua â
exister comme un grand centre d'activité littéraire. Selon toute probabi-
lité 9, ce fut ici le centre de l'école littéraire organisée en Bulgarie pendant
les dernières dizaines d'années du IX' siècle et connue plus tard sous le
nom d'Ecole de Preslav, étant liée â la nouvelle capitale.

L'abandon de la première capitale, qui avait formé au cours de quel-
ques siècles le centre de l'Etat bulgare Wen, ne signifiait pourtant pas un
détachement complet du passé. On construisit très vite autour de Preslav
et dans la ville elle mème un certain nombre d'églises, et il s'y forma éga-
lement quelques communautés monastiques". Aucune construction monas-
tique ne pouvait cependant rivaliser, par ses dimensions, par son aspect
imposant, avec le monastère de Pliska qui offrait d'ailleurs aussi le calme
nécessaire pour la vie contemplative et pour une fervente activité litté-
raire. Pliska done fut abandonnée comme centre politique et administratif,
mais non comme foyer d'activité littéraire et probablement aussi artistique.
La continuité entre les deux centres culture's bulgares se manifeste égale-
ment dans l'architecture. Les constructions de Preslav de la période ini-
tiale gardent les traits monumentaux de l'époque préchrétienne. On cons-
tate cela, tout d'abord, en observant les fortifications et les palais de Pre-
slay, construits au temps du roi Syméon 11 : tout est bâti avec des blocs
de pierre pesants, bien taillés et admirablement disposés ; les dimensions
sont vraiment considérables.

Rien d'autre ne parle avec une telle éloquence de la puissance mat&
rielle de l'Etat bulgare de cette époque que ces constructions massives
et imposantes. Il faut relire l'impression qu'elles exerçaient d'après la
déclaration d'un des plus illustres écrivains de l'époque, Jean l'Exarque.
Il avait probablement visité Constantinople et avait vécu quelque temps

Byzance, ce qui lui avait permis d'apprendre le grec, peut-ètre mieux
que tous ses contemporains 12 Et pourtant c'est avec une admiration
sincère et spontanée qu'il nous parle de l'impression que la capitale de
Preslav laissait sur les visiteurs. Il parle 13 avant tout des tours que l'on
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voll Bewunderung ; und wmn er luneingeht, sieht er beiderseits Hauser stehen, geschmtickt
mit (edlen ) Steinen und Holzer, zur Ganze bemahl ; und wenn er weiter in den kleinen Hof
hineingeht und er erblickt hohe Palaste und Kirchen, ausserordentlich reich verziert mit Steinen
und Holzer, und Farben, innen aber mit Marmor und Erz, Silber und Gold ; dann wird er nicht
wissen, womit er sie vergleichen soll denn er hat ja in seinem Lande das (noch)nicht gese-
hen, nur armselige Strahhutten... ». Cf. également la traduction bulgare moderne chez
I. Dujeev, Iz starala billgarska krninina. I. Knifovni i istoriceski painetnici ot Parvoto carstvo.
Sofia, 1943, pp. 78-79, 86-87.

14 K. Mijatev, Dva poetiC'eski fragmenta u Joan Ekzarch kato istorie'eski izvori. In a Archeo-
logija », I, no. 1-2 (1959) pp. 9-16. Cf. aussi ma note in « Byz. Zeitschrift », 53 (1969)
p. 269, avec l'observation suivante : Besonders wichtig ist die Stelle im Hexaemeron Kap. 1
(s. jetzt im Original und deutscher Obersetzung bei R Aitzetmuller, Das Hexaemeron des
Exarchen Johannes. I. Graz 1958, 195 ff.), die, wie M(ijatev) betont, die bildende Kunst be-
trifft und das Bestehen der Portratinalerei in Preslav Ende des 9. oder Anf(ang) des 10. Jh.
beweist. Ohne aber diese Stelle so weit zu in terpretieren, kbrinte man m.E. hochstens behaupten,
daß Johannes Exarchos, der wahrscheinlich eine gewisse Zeit in Konstantinopel studiert hatte,
die damalige byzantinische Portrhtmalerei kannte ».

15 K.Mijatev, Balgarskoto izkustvo prez IX i X vek. In Bulgarija 1000 godini, p. 160
sv.-Skorpil, ancient, p. 215 sv., avec les images.

16 Sur la céramique de Preslav v. A. Grabar, Recherches sur les influences orientales dans
Part balkanigue. Paris, 1928, pp. 7-55. K. Mijatev, Preslavskata keramika. Sofia, 1936.
D'autres indications chez Dujeev, Medioevo bizantino-slavo, II, p. 419 sv.

Dujeev, op. cit., III( Roma, 1971) pp. 63 sv., 670-671 ; à propos de la date, ibidem,
cl 63 n. 2.

5 LA CIVELISATIION BULGARE AUX IXege S. 67

voyait en s'approchant du palais du souverain, ensuite de la porte d'entrée
qui donnait accès à l'intérieur. Il nous dit que l'on voyait, en pénétrant
clans la résidence, des grands &laments disposés de l'un et de l'autre côté de
la rue, enrichis d'ornements en pierre, en bois et en d'autres matériaux.
Dans la résidence elle-méme, nous dit-II, on observait des hauts palais et
églises, embellis, â l'extérieur en pierre, en bois et en couleurs, au-dedans
en marbre, cuivre, argent et or. L'impression était naturellement encore
plus profonde, puisque la résidence contrastait, nous assure Jean l'Exar-
que, avec tout ce que l'on pouvait observer ailleurs dans le pays. Nous
savons, en outre, toujours grâce â un témoignage du même écrivain paléo-
bulgare 14, que Pornementation était enrichie par des peintures murales, de
caractère profane, et peut-être des mosaïques. De cette splendide civili-
sation ne sont arrivés jusqu.'à nos jou_rs que des restes assez pauvres
quelques colonnes en pierre, des chapitaux ornés, des fragments en marbre,
etc.15. De nombreuses pikes de céramique nous donnent une idée de la
richesse de la décoration des palais et des églises de Preslav pendant le
IX' et le X' siècle 16. C'était une civilisation aulique qui avait atteint un
haut degré de développement.

Le grand processus de christianisation des peuples slaves qui s'ac-
complit au cours du IXe siècle, embrassait largement les Slaves méri-
dionaux et, avant tout, les Bulgares. Un Etat dont les territoires étaient
limitrophes à deux puissants centres du christianisme, comme l'étaient
l'Empire de Byzance et celui des Francs en Occident, ne pouvait nulle-
ment rester en dehors du mouvement de christianisation des peuples non
convertis jusqu'ici. La nouvelle religion s'imposait également comme
suite du développement intérieur et aussi comme le résultat des influences
extérieures. En donnant au pays cette unité interne qui était ébranlée
depuis quelques dizaines d'années, la conversion officielle â la foi chré-
tienne en 865 17 eut des conséquences considérables pour l'évolution de la
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18 Voir l'édition par K. M. Kuev, eernorizec Chrabti r. Sofia, 1967, p. 188 sv.
12 Edition : V. Be'Sevliev, Die prolobulgarischen Inschriften, Berlin, 1963 ; cf. mes obser-

vations sur cette édition « Bizant. Zeitschrift », 60 (1967) pp. 129-136, reédité : Medioevo bizan-
lino-slavo, III, pp. 43-56.

28 Begevliev, op. cit., pp 232 no. 49; 233 no. 50; 235 no. 51; 238 no. 52; 242 no. 53.
21 Tel, selon toute probabilité, le titre KANAC dans quelques inscriptions : Beevliev,

op. cit., pp. 247 no. 1; 287 no. 60 ; 292 no. 63, etc. Dans cette graphie, le titre grec peut signi-
fier le titre protobulgare (turc) van ou khan, ma's aussi le slave KKH2k, cette étymologie
étant niée par Bekvliev (ibidem, p. 249), qui reconnait toutefois la présence de slavenismes dans
le texte des inscriptions protobulgares (ibidem, pp. 49 'Die slawischen Ortsnamen' ; 39 'Sta.
wischer Einfluss').

22 Par exemple, dans l'inscription fragmentaire OCTPO BOPOIH (Begevliev, op. ell ,
p. 298 sv., no. 68) dans laquelle 'der Name OcTpo ist wahrscheinlich slalNisch, vgl. Ostro-
mir tandis que 6oroilii représente `wahrscheinlich die slawische Form' du titre proto-
bulgare bagain.

23 Pour les détails, v. I. Duje'ev, Protostoria dell'alfabeto slavo. Miscellanea in onore di
Giulio Battelli (sous presse).

24 I. Duj6ev, Vùprostit za vizantijsko-slavjanskite olno§enija i vizantijskile opiti za
davane na slavjanska azbuka. In It Izvestija na Instituta za balgarska istorija », VII (1957)
pp. 241-267.
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civilisation. Cela imposait, avant tout, la création et l'introduction d'une
écriture et d'une littérature conformes aux exigences du pays. Les besoins
de l'Etat et de son administration exigeaient déjà par eux-mêmes l'emploi
d'une écriture pour les nécessités du fisc, des services militaires, des
rapports avec les autres pays et Etats. Encore da,vantage on sentait
nécessité d'une écriture par rapport à Pactivité missionnaire et christia-
nisatrice : la pureté des dogmes chrétiens ne pouvait être assurée que par
le moyen d'une littérature liturgique et religieuse `écrite' et, en méme
temps, compréhensible pour les nouveaux convertis.

L'écrivain bulgare de la fin du IXe et du début du X' siècle Nrno-
risez Chrabilr nous informe que l'on avait tenté d'utiliser Palphabet grec
plutôt que le latin comme moyen d'expression de la langue slave 18. Nous
possédons heureusement presqu'une centaine d'inscriptions bulgares,
improprement dites `protobulgares', étant donné qu'elles datent autant de
l'époque palenne, c'est-à-dire quand Pélément ethnique protobulgare domi-
nait encore, que de l'époque chrétienne on les Protobulgares étaient assi-
milés par la population slave.

Parmi ces inscriptions, écrites toujours par le moyen de l'alphabet
grec 18, on en trouve quelques-unes de langue protobulgare 2O d'autres con-
tenant certains termes d'origine slave 21 Dans quelques inscriptions on
pent découvrir des signes graphiques qui ne sont rien d'autre que des adap-
tations de caractères grecs pour les transformer en signes d'expression
de sons typiquement slaves 22. Il est évident pourtant que l'on était assez
loin de créer un système graphique qui aurait exprimé les particularités
du langage slave. Encore moins pouvait-on se servir des signes graphi-
ques rudimentaires que les Slaves et les Protobulgares avaient apportée
avec eux lors de l'époque de l'installation dans les territoires balkaniques 23.
Autant que nous sommes informés 24, on avait entrepris, pendant la première
moitié du IX' siècle surtout, des tentatives de créer un alphabet slave pour
les besoins de la population slave habitant les régions soumises à l'Empire.
Sans obtenir de grands résultats, tous ces essais avaient contribué pour-
tant à élaborer les éléments fondamentaux pour la création d'un alphabet

www.dacoromanica.ro



LA CIVILISATSION BULGARE AUX Eve xe S. 69

slave adéquat. Les territoires balkaniques et surtout les régions occupées
et habitées par les Slaves conservaient toujours, nonobstant les ravages
et les incursions au cours des premiers siècles, un nombre considérable
de monuments de la civilisation antique liés à l'emploi de l'écriture, avant
tout des inscriptions de toute espèce, er grec et latin 28 Cette civilisation
de l'écriture eut naturellement une influence indéniable sur les Slaves
balkaniques lors de leur installation au sud du Danube : ce fut sans doute
un facteur puissant pour la création d'un alphabet slave `organisé' jus-
tement parmi les Slaves méridionaux. L'héritage antique exerçait sur
la population slave établie dans les terres balkaniques son influence irresis-
tible aussi dans cette sphère de la vie historique.

On a discuté longtemps sur les problèmes de l'histoire de la création
de l'alphabet slave 26, et il n'est pas nécessaire d'y revenir encore une fois.
Qu'il soit permis cependant de relever quelques moments d'une importance
particulière. Ainsi, on cloit admettre, en premier lieu, que l'écriture slave
la plus ancienne fut celle glagolitique et qu'elle fut créée pour les besoins
de Pactivité missionnaire parmi les Slaves méridionaux. La discussion
autour de la date de la création de l'alphabet slave et,_ de manière spéciale,
autour de l'information bien connue fournie par Cernorisez Chrabilr 27
doit étre considérée comme arrivée à un résultat positif : l'alphabet slave
fut organise vers 854/55, plutôt comme une entreprise, pour ainsi dire,
privée des missionnaires slaves. Parmi les hypothèses contradictoires
relatives à l'origine ethnique des créateurs de l'ancienne écriture slave 28,
it faut accepter comme la plus probable celle selon laquelle Constantin le
Philosophe-Cyrille et son frère Méthode étaient d'origine slave, qu'ils
provenaient de la population slavo-bulgare qui habitait pendant le IX'
siècle dans la ville de Thessalonique et clans sa région 28. C'est l'unique
possibilité d'expliquer des (Wails importants autour des particularités de
l'alphabet slave eomme moyen parfait d'expression pour la langue paléo-
slave, ainsi que de la perfection des traductions et des ceuvres littéraires
originales des écrivains paléoslaves. Certains milieux à Byzance étaient
contre la conception des `trois langues sacrées' 30, et par conséquent ils
étaient favorables A, la création d'un alphabet et d'une littérature litur-
gigue en lanaue slave. Cette divergeance des opinions avait pénétré éga-
lement dans les pays slaves, d'une manière spéciale parmi les Bulgares.

On doit supposer que méme après la creation de l'écriture slave,
il existait des

personnes'
semble-t-il, assez influentes, qui s'opposaient

cette innovation inouïe. On ne connait pas les motifs de cette opposition,
mais il est fort probable qu'à côté des considerations de caractère abstrait,
eomme l'était l'idée de l'origine 'non-divine' de l'alphabet nouveau, il
y avait aussi des considerations pratiques. Les adeptes de la civilisation

25 Indications bibliographiques : DuRev, Protostoria, n. 2.
26 Voir Duj6ev, Protostoria (sous presse).
27 Texte : Kuev, op. cit., p. 188 sv.
28 On insiste surtout sur l'origine grecque des deux frères Constantin le Philosophe-Cyrille

et Méthode, hypothèse qui manque de preuves solides.
29 Voir Dujeev, Medioevo bizantino-slavo, pp. 81 sv. ; 125 sv.
30 Pour les &tails, v. I. Duje'ev, II problema delle lingue nazionali nel Medio evo e gli

Slavi. In # Ricerche Slavistiche o, VIII (1960) pp. 39-60, réédité in : Medioevo bizantino-slavo,
II, pp. 43-68.
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byzantine ne manquaient pas d'y voir le sympt6me d'une opposition
anti-byzantine qui pouvait aboutir A, la formation d'une civilisation slave
autonome. Les raisons d'ordre politique et religieux eurent, A Constanti-
nople, le dessus et vinrent à l'appui de l'initiative des missionnaires slaves
qu'étaient Constantin le Philosophe et ses disciples. Une innovation pres-
que révolutionnaire, comme la création et l'introduction d'une écriture
slave, ne pouvait nullement s'imposer sans Papprobation officielle des auto-
rités politiques et ecclésiastiques de l'Empire. D'autant moins ne pouvaient
se soustraire A, une telle approbation les personnes qui jusqu'ici avaient
été au service de la diplomatie byzantine, comme l'étaient Constantin le
Philosophe et son frère Méthode. Sans cette approbation, l'initiative ris-
quait de rester une tentative innovatrice sans résultat pratique et sans
avenir.

L'arrivée A Constantinople de la mission politique et religieuse en-
voy& par le prince Rostislav de la Grande Moravie en 862 31 constituait
un grand événement qui détermina le tournant décisif vers une solution
positive. Le gouvernement constantinopolitain et le patriarcat donnèrent
leur approbation totale à l'innovation proposée. On comprenait assez
bien, dans la capitale byzantine, que c'était l'unique possibilité de satis-
f aire la demande du prince de la Grande Moravie 32, et d'un autre côté
un moyen raisonnable de consolider la propre politique dans ce pays
slave. En se détachant, d'une telle manière, des Slaves méridionaux et
surtout des Slaves bulgares, l'écriture et la littérature slaves obtinrent cette
sanction suprème qui leur manquait au début. La littérature slave litur-
giqu.e créée en vue d'une activité missionnaire parmi les Slaves du Sud et,
ce qui est particulièrement important, créée par des Slaves bulgares, se déta-
chait de sa patrie d'origine et perdait ainsi le caractère limité et presque

Transportée en Grande Moravie, protégée et sanctionnée par l'Em-
pire de Byzance, la littérature slave naissante devenait un phénomène d'une
port& beaucoup plus vaste : elle prenait l'aspect d'un `weltgeschichtliches
Ereignis'. Un fait qui avait, au début , un caractère plut6t limité A un
groupe ethnique, devenait ainsi un lien puissant entre deux entités slaves,
de la péninsule des Balkans et de l'Europe Centrale, pour se transformer
bient6t en un facteur de toute première importance dans la vie historique
de toute la race slave, cette race qui était historiquement la plus jeune,
pour cette époque, sur le continent européen. C'est justement dans l'ueuvre
de Constantin le Philosophe, de son frère et de ses disciples, que l'on doit
voir le lien le plus ancien et le plus fécond en conséquence, entre la civili-
sation bulgare du IX siècle et la civilisation des autres peuples slaves,
avant tout de la Grande Moravie, ensuite des Slaves de l'Est et de
l'Ouest.

31 Pour les details v. : Fr. Dvornik, Les légendes de Constan/in el de Illéthode vues de By-
zance. Praha, 1933 (réédilion : Academic International. HattieEburg, Miss. 1933) p. 226 sv.
Fr. Grivec, Ronstantin und Method Lehrer der Slaven. Wiebader, 1960, P. 54 sv.

32 Voir le texte de la Vita Constantini-Cgrilli, chlp. XIV. 1 : ed. Fr. Grime Fr. Tom§le,
Constantinus et Methodnis Thessalonicenses. Font e3. Zagreb, 1960, pp. 129 (texte slave), 199-200
(traduction litme moderne) : o Rostijiv enim, Moravicus princeps ...misit ad impera-
torem Michaelem dicens ; `Populo nostro, postquam paganismum abiecit, christianam legem
observante, doctorem non habemus talem, qui nobis nostra lingua veram fidem christianam expli-
caret, ut eliam aliae regiones, illud videntes, imitentur nos. Mittite igitur nobis, domine, epis-
copum et doctorem talem. A vobis enim in omn es partes semper bona lex emanat
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Transportée parmi les Slaves de l'Ouest, en Grande Moravie et en
Pannonie, la jeune littérature slave devenait non seulement une littéra-
ture liturgique officiellement reconnue et protégée , mais en perdant son
caractère local, elle s'ouvrait largement pour étre enrichie tant dans sa
forme que dans son contenu. La participation A, Pactivité littéraire de Slaves
occidentaux, surtout de personnes bien instruites dans les lettres latines,
comme Pétait Gorazd, qui connaissait le latin 33, apporta des éléments
nouveaux. La jeune littérature slave subit, de cette manière, certaines
influences de la civilisation occidentale et latine 34. En méme temps, le
séjour parmi les Slaves de la Grande Moravie et de la Pannonie, les con-
tacts avec eux et la part prise par ces Slaves à Pactivité littéraire facili-
tèrent la pénétration des formes linguistiques propres aux dialectes de la
population locale les ainsi dits moravismes et pannonismes. La période
« grande-moravienne » et «pannonienne » dans le développement de la lit-
térature slave, qui était au début de son évolution, eut une importance
énorme, tout aussi décisive que la période de la formation initiale.

Ainsi, déjà avant Pannée 885 quand Parchevèque Méthode mourut,
il existait deux centres d'activité littéraire slave : l'un chez les Slaves
occidentaux, l'autre parmi les Slaves méridionaux. L'hypothèse d'une
activité littéraire `pré-cyrillométhodienne' parmi les Slaves bulgares, for-
mulée par certains spécialistes 35, doit étre interprétée justement dans ce
sens. La littérature slave créée par Constantin le Philosophe et son frère
vers le milieu du IX' siècle continua à se développer parmi les Slaves bul-
gares aussi après Puffin& 862/863 quand ses initiateurs passèrent chez les
Slaves occidentaux. C'est à cette période d'activité littéraire, qui embrasse
environ une quarantaine d'année, qu'on peut attribuer la préparation de
certains écrivains paléobulgares, comme par example Jean l'Exarque 36.
Ils n'appartenaient pas à Pécole des SS. Cyrille et Méthode d'une façon
directe, mais apparurent vers la fin du IX' siècle comme des auteurs déjà
bien formés et riches de productions littéraires. En admettant, d'autre
part, Phypothèse d'une telle activité littéraire « pré-cyrillométhodienne »,
dans le sens d'une activité pendant la période entre 854/55 et 885/86,
quand les disciples immédiats de Constantin-Cyrille et Méthode revinrent
au Sud, on peut formuler des hypothèses ultérieures quant à la date de
certaines ceuvres littéraires, comme par exemple le «Zakon sudnyj ljud'm »37,

33 Voir le témoignage de Vita Methodii, chap. XVII, 4 = éd. Grivec Tomic, op. cit.,
p. 236 (traduction latine) : Interrogaverunt autem eum (=Methodium) dicentes : Quern desi-
gnas, pater et doctor venerande, inter discipulos tuos, lit in magistelio tuo sit Wm successor ?'.
Monstravit vero ill's unum ex fidis discipulis suis, dictum Gorazd, loquens : 'His est vestrae
terrae liber vir, bene quidem doctus in Latinis litteris, orthodoxus...' 0.

34 L'étude fondamentale par C. Mohlberg, Il Messale glagolitico di Kiew sec. IX
ed il suo prototipo romano del sec. VI VII. In : Alti della Pontificia Accadenua Romana
archeologia. s. III. Memorie, vol. II. Rome 1928.

35 Cf. sur le problème, les allusions formulées par Jurd. Trifonov, loan Ekzarch 136I-
garski i negovoto opisanie na (YoveUoto lelo. In « Billgarski pregled », I. no. 2 (1929) p. 1166 sv,
idem, in « Spisanie na Búlg. akadenuja na naukite », XLVIII (1934) p. 56 ; ibuicrn, LV III (1939)
p. 26 sv. Le probléme mérite une étude approfondie.

36 Cf. Trifonov, loan Ekzarch, p. 166 sv.
37 Texte et traduction : V. Ganev, Zalcon soudniii ljud'in. Sofia, 1959. J. VaMca

XXX (1961) pp. 1-19. M. Andreev s Slavjanska filologija 0, 5 (Sofia 1963) pp. 113-136;
idem : Chi/ijada i sto godini slavjanska pismenost. Sofia, 1963, pp. 321-337. S. Troicki :

www.dacoromanica.ro



Actes du Xlle Congas intern, d'eludes byzanlines, II. Beograd, 1964, pp. 525 529. M. An-
dreev, Sur l'origine du `Zakon sudnyi ljudem', in « Revue des etudes sud-est europ. I (1963)
pp. 331-344, ele. La littérature spéciale consacrée au problème est particulierement riche, sans
des résultats unanimement acceptés.

3g Pour les details, v. Fr. Dvornik, Les Slaves, Bgrance et Rome au IX e siecle. Paris, 1926,
pp. 282-322 : `L'wuvre de Mélhode sauvée par les Bulgares'.
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dont la chronologie a été l'objet d'une longue discussion. Les persécutions
contre les disciples de Méthode, entreprises, en Grande Moravie immédia-
tement après la mort de Parchev'èque, contribuèrent à la dispersion de
ces missionnaires et mirent en jeu méme le sort de la littérature slave et
de tont ce qu'on avait réalisé jusqu.'à ce moment. Le retour d'un certain
nombre de disciples de Constantin-Cyrille et de 1VIéthode en Bulgarie sau-
vait l'initiative innovatrice slave. Méme en admettant que pas toutes les
ceuvres littéraires qui furent créées au cours de la période « grande-mora-
vienne » et «pannonienne » furent sauvées et les manuscrits on elles étaient
copiées furent apportés en Bulgarie, en général chez les Slaves méridionaux
et à Byzance, il est indéniable que cette littérature revenait enrichie consi-
dérablement et bien « consolidée », c'est-à-dire avec l'approbation des auto-
rites suprémes politiques et ecclésiastiques de l'Oceident et de Constanti-
nople. Après s'étre détachée pour une certaine période de temps de la civi-
lisation bulgare et sud-balkanique, Pceuvre cyrillo-méthodienne s'englo-
bait de nouveau dans cette civilisation et en devenait un element essen-
tiel. La période paléobulgare dans l'histoire de la littérature slave consti-
tuait avant tout une continuation de Pactivité réalisée entre le milieu du
IX siècle et la date du retour des disciples cyrillométhodiens, cette fois
enrichie dans la forme et le contenu grâce A, la période féconde grande-mo-
ravienne et pannonienne. L'accueil fait en Bulgarie aux disciples de Par-
chevéque Méthode et les possibilités infiniment favorables qu'on leur
accorde dès leur arrivée iei pour leur activité assurèrent les premisses pour
un splendide développement ultérieur. C'est au cours de la période paléo-
bulgare que la littérature slave s'enrichit davantage. Quand on parle d'un
`siècle d'or' de la littérature paléobulgare, c'est en réalité le `siècle d'or'
de la littérature paléoslave. Cette littérature ne représentait plus un phé-
nomène qui faisait partie de la civilisation bulgare, mais appartenait
déjà, à la civilisation slave en général. De même que la langue de Constan-
tin-Cyrille et de Méthode qui n'était, au début, que le dialecte d'une tribu
slave de la region de Thessalonique, devenait avec le temps la base d'une
langue littéraire slave commune, ainsi la littérature paléobulgare, enrichie
et évoluée, devenait le patrimoine de tons les Slaves, surtout des Slaves
orthodoxes ou bien de la `Slavia orthodoxa'. C'est dans le domaine des
lettres que fut réalisé le progrès le plus grand par les Slaves A, ce degré de
leur évolution culturelle. Grâce à cette littérature fut créé le lien le plus
solide entre la civilisation bulgare du IXe siècle et la civilisation des
autres peuples slaves non seulement pour l'époque, mais encore pour tous
les siècles à venir. L'écriture créée par Constantin le Philosophe-Cyrille
et son frère, ainsi que la littérature paléoslave de l'époque paléobulgare,
'grande-moravienne' et `pannonienne' pénétrèrent bientôt chez les autres
Slaves du Sud et de l'Est et y eurent un développement ultérieur 38,

Après la période des IX' et X' siècles, quand la civilisation bulgare
avait atteint un très haut degré de splendeur, le peuple bulgare passa par
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des siècles entiers de crise et de domination étrangère. Ce fut exactement
pendant ce temps-la que les monuments de la civilisation paléobulgare
furent, en grande partie, &fruits, endommagés ou disperses. Ce que nous
posséclons a présent de l'ancienne littérature bulgare des IX' X' siècles,
ce ne sont que les debris conserves le plus souvent en copies postérieurs
et faisant partie de la littérature des mitres peuples slaves. Dans le pays
de son origine ces monuments littéraires ont été, clans la plus grande
partie, impitoyablement détruits.

L'ancienne civilisation bulgare s'était formée sous l'influence puis-
sante de la civilisation de Byzance. En reconnaissant ce fait, il fa,ut ajouter
que la civilisation byzantine fut, pour l'époque médiévale, la civilisation
la plus riche en contenu et la plus évoluée que le monde européen ait
connue alors. Ce que les écrivains paléobulgares ont puisé à Byzance,
c'était avant tout les ceuvres des auteurs patristiques, cette littérature
patristique que l'on considérait comme un patrimoine commun aux chré-
tiens, et non les ceuvres des écrivains byzantins proprement dits. C'est
grace aux traductions et aux compilations des ceuvres byzantines faites en
Bulgarie médiévale que les autres Slaves orthodoxes connurent, le plus
souvent, la littérature patristique et byzantine. La Bulgarie des IX' Xe
siècles, de cette fa 93n , joua le rôle d'intennédiaire entre la civilization
byzantine et les Slaves, et contribua ainsi au développement de la civili-
sation slave médiévale. L'influence de Byzance dans le domaine politique
représentait un danger, mais dans le domaine de la civilisation elle fut d'une
valeur hautement positive, quand on sut l'assimiler judicieusement.

www.dacoromanica.ro



LA SATIRE SOCIALE-POLITIQUE DANS LA LITTÉRATURE
DRAMATIQUE EN LANGUE GRECQUE DES PRINCIPAUTÉS

(1774-1830)*

CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU

Dans les nouvelles conditions économiques, sociales et politiques
créées par la paix de Kuciuk-Kainargi (1774), la crise d'un processus de
transition est perceptible pour tout le Sud-Est européen. L'accès A, la
navigation de la mer Noire permettant la poussée du capital commercial
de cette zone, laissait paraltre certaines prémisses des relations capita-
listes 1.

Pour les pays roumains, cette période fut sur le plan politique
une dernière étape des règnes phanariotes, dont le caractère était profon-
&Inept changé A, la suite des guerres russo-turques et de la réaction des
boyards roumains qui avaient tenté de rejeter la domination étrangère.
Sur le plan économique, un début d'émancipation, par rapport a, la tutelle
ottomane, donnait une véritable Impulsion A, l'agriculture, qui devait pro-
duire davantage pour la marché. L'importance prise par l'argent permit
par la suite un phénomène absolument nouveau dans le tableau
social des pays roumains, l'irruption de toute une catégorie de marchands
et d'usuriers qui accumulent de petits capitaux, dont puisent sans cesse
les hobereaux ruinés ou les parvenus sociaux, afin d'assurer un luxe inutile
ou pour se hisser sur l'échelle sociale en achetant des charges d'Etat. En
effet, ces dernières selon un système qui encourageait toutes les formes
de la corruption administrative 2 étaient vendues pour des sommes
exorbitantes, parce qu' elles offraient A leurs titulaires des possibilités de
gains particulièrement intéressantes. Une fois achetée au prix élevé
créé par la concurrence la dignité d'« ispravnic » (préfet), par exemple,
devenait une source intarrissable de revenus. Pendant toute cette période,
le terrain le plus disputé est done celui des dignités et des fonctions publi-
ques. Par leur caractère rémunérateur et par la position qu'elles confé-

* Le theme de cet article a forme l'objet d'une communication presentee au III-e Con-
grès International des Etudes Sud-Est Européennes Bucarest, 1974.

1 N. Todorov, Cerlains problemes du développement urlaun dans les provInces balcaniques
de l'Empire Ottoman aux XVI-e XIX-e siècles, ( Bull, de l'A.I.E.S.E.E. s, XII, 1, 1974, P. 52.

2 Les abus fiscaux et la vénalité des charges ne pouvaient (lire supprimés, tant qu'on
ne réglementait pas la retribution régulière des dignitaires. Bien des réfolmes Font tenté, mals
sans succès. Les mesures prises par Gregoire Ghica (1774-1777) ou Alexandru Aloruzi (1802
1806) sans parler d'une période plus ancienne n'arrivèrent ni a supprimer la vénalité
des charges, ni A réduire les impOls supplémentaires.

REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 75-92, BUCAREST, 1977
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3 Vlad Georgescu, Ideile politice si tluminismul In Prtncipatele romdne, Bucuresti, 1972,
p. 119-120, idem, Mémoires el projets de réforme dans les Principautés Roumaines, 1768
1830, Bucuresti, 1970; idem, Mémoires et projets de réforme dans les Prinapautés Roumaines,
1831-1818, Bucuresti, 1972.

4 La période dont nous nous occupons chevauche sur deux régimes, car les premières
années des règnes autochtones rétablis après la révolution de 1821, ne marquent pas un change-
ment du système administratif. Voir aussi Satire si pam flete din preajma lui 1848, avec une étude
introductive de Gh. I. Georgescu-Buzau, Bucuresti, 1950, p. 5-19.

Vlad Gzorgescu, Mémoires . II, p. 163. Voir aussi Dan Manuck Cuvintul unui idran
ciitre boieri, dans o Cronica », 32, 1970, p. 7.

6 Emil Virtosu, Un pamflet moldovenesc din vremea eteriei, dans « Viata Româneascä o,
4-5, 1930. Ce pamphlet fait « un sévère réquisitoire contre les boyards émigrants pendant la
révolution de 1821, un tableau suggestif de l'exploitation féodale ».

7 Emil Virtosu, O salad In versuri din Moldova anului 1821, dans t St. mat, ist. med. o,
1957, p. 465-540.
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raient, ces charges étaient une vraie anbaine pour leurs titulaires. Elles
sont également briguées par cette catégorie de « parvenus », que toute mu-
tation sociale ne manque pas de faire essaimer. Très souvent, ces derniers
ne sont que les représentants d'un nouvel ordre de choses, rejetés par une
société qui voyait d'un mauvais ceil les progrès sociaux de cette noblesse
de robe.

La réaction soulevée par ce lamentable état de Padministration ne
tarda pas A, se montrer et c'est surtout la forme des mémoires politiques
et des projets de réforme 3 prit, durant tonte cette période. Rédigés,
par les boyards et par les érudits roumains, ces textes deman.daient, entre
autres, un rapide assainissement de Padministration. Mais une autre voie
fut également suivie par la critique sociale-politique du temps, celle d'une
riche littérature satirique roumaine, formée par des chroniques, des pam-
phlets, des dialogues dramatiques et des comédies de mceurs. Tons ces écrits
condamnaient sans pitié les abus caractérisant le régime phanariote et
méme les débuts des règnes autochtones 4 .

Nous ne rappellerons qu'en passant le caractère satirique de la chro-
nique du « pitar » Hristache et de la « Tragédie » d'Aleen Beldiman ou de
la chronique de Zilot RomAnul, pour nous arréter aux pamphlets et aux
piéces satiriques, plus proches de notre sujet.

Une critique impitoyable de la noblesse fait l'objet du pamphlet
attribué jadis à Vartolomeu MgzAreanu (qu'on tend A, considérer rceuvre
de Ionicg, Mutu 5), intitulé Discours d'un paysan adressé aux boyards
et celui de I. nutu, Le cri du peuple de Moldavie. Très ressemblante ä
ces derniers, mais d'un intérét documentaire supérieur, est la satire en vers
découverte par Emil Virtosu. 6, qui l'a attribuée à Vasile Pogor-père,
ayant pour titre La vision d'un ermite Varlaam du Monastbre de Seca ( 1821 ).
Ce texte démasque les tares de quelques membres marquants de la société
de Moldavie, en reflétant en méme temps l'antagonisme existant entre la
grande noblesse, d'une part, et la petite noblesse, aliée aux citadins, d'autre
part. Le moment historique est celui du début du règne de loan Sandu
Sturza, quand « pour créer une base sociale de gouvernemen t, le prince
fait des promotions massives et répétées de petits boyards, en élevant sans
cesse des hommes nouveaux dans les hautes fonctions, de sorte que la
couche bourgeoise, en pénétrant dans l'administration, pénètre en même
temps dans la noblesse petite et moyenne »7.
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C'est toujours Vasile Pogor qui attaque les institutions fondamen-
tales de la Moldavie (le Conseil princier, le Trésor, l'Église) dans une âpre
satire politico-sociale, intitulée Dialogue entre la Nature et la Moldavie
et dans son poème Eterida. Dans un autre poème, Pogor exprime égale-
ment son mépris pour les prétentions des boyards qui, étant dépourvus de
mérites personnels, se vantent des vertus de leurs anc&tres (eLyevta[1608.

Mais la littérature satirique revét surtout la forme des pièces drama-
tiques critiquant les mceurs de l'époque. Dans une phase où les idées pro-
gressistes n'allaient pas jusqu'à des tentatives de transformations radicales,
la critique apparaissait comme étant l'unique arme qu'on pouvait destiner
A, l'amélioration d'une société corrompue. Aussi attribuait-on au théâtre
une force de persuasion qui en faisait une institution d'éducation patrio-
tique particulièrement efficace 9. Les premières comédies satiriques rou-
maines de cette période sont : Le proeès des femmes (1806) et La comédie
du « ban » Canta, de Costache Conachi, ainsi qu.'une pièce anonyme Serda-
rul 19 din Orhei, découverte par le poète Vasile Alecsandri. Cette dernière,
rédigée avant 1811, s'attaque à toute une série de types caractéristiques
du régime phanariote : le gendre d'un grand boyard (accédant A, une dig-
nité par la protection de son beau-père et impatient de se montrer A, la
hauteur de son rang), un grec Stavarachi, « secrétaire et intrigant *, qui
sert de mentor au précédant, ainsi que d'autres figures d'arrivistes dési-
reux de pénétrer dans la protipendade 11.

Les comédies de Iordache Golescu font une critique acerbe des
règnes de Jean Caragea 12 et de Grégoire Ghica 13, en reflétant tant les
conflits des partis des boyards, que les moyens employ& par le gouverne-
ment pour extorquer l'argent de la population. L'abus y est élevé au rang
de principe et les « ispravnici » (préfets), dont le cynisme était proverbial,
ont pour devise : « Fais, toi aussi, comme les autres, profite tant que tu
le pourras »14.

Mais les comédies de Conachi et le cycle des satires dramatiques de
Iordache Golescu n'ont pas encore le caractère de pièces destinées A, la
scène 15. Leur intérét est surtout documentaire, car elles permettent de
surprendre sur le vif des réalités contemporaines qui on le sait échap-
pent généralement aux sources historiques proprement dites. Ces
derniers temps, les recherches ont mis en circulation deux autres pièces
en vers, de la même facture : Le eonseil de famille (Sfatul familiei), décou-

8 E. Virtosu, O satird ..., p. 466.
9 Istoria teatrului In Romdnia, I, Chap. V, Bucuresti, 1965, p. 142-143.
10 Terme d'origine turque désignant une dignité en Moldavie et Valachie, dont le carac-

tère militaire évolua dans un sens administratif, au XVIII-e siècle.
loan Massoff, Teatrul rominesc, privire istoricd, Bucuresti, 1961, p. 127-129; Al.

Niculescu, Fi. Tornea, Prunit noVri dramaturgi, Bucuresti, 1960, p. IXX.
Starea reirii Romdnesti, acum In zilele Mdriei sale loan Caragea Voevod, 1818; V. N.

Bänescu, Viala i scrierile marelui vornic Iordache Golescu, Valenii-de-Munte, 1910, p. 111-142.
V. aussi N. Iorga, Histmre des Roumains, Bucarest, VIII, 1944 p. 247.

13 Comedia ce se numeste Barbul Vdcdrescul, vindtorul fdrii, V. N. Bänescu, op. cit.,
p. 159-211.

14 Ibidem, p. 56.
14 Souvent elles étaient jouées au thatre de marionettes.
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erban Cioculescu, Puma piesei ronaineascet, dans « Gazeta literarài 11.XII.1958 ;
idem. Inttia noastrii comedie onginalä Sfatul familiet », dans a Viata româneasc6 s, no. 12,
1960, P. 146-164; idem, Texte si documente, dans a Viata Româneasa », no. 2, 1961, P. 91-110.

17 N. A. Ursu, O comedie necunoscutd a lui Alecu Donici, dans « Cronica s, Iasi, no. 21,
1976, p. 4.

16 N. Iorga, Istoria ltteraturii romilne In sec. al XVIII-lea (1688 1821), Bucuresti,
1901, p. 76-77.

19 C. Th. Dunaras, Histoire de la littérature néo-hellénique, Athènes, 1965, p. 198.
29 Pan. Moulas, Metotcppo'cact4 xoct Trpc...yr&runoc xeLii.evoe dud) s-òv 18° tztilvcc OrepLypoccpil ivóç

xamz), dans «`0 'Epavt.ccriNa , III, no. 68, 17, 1965, p. 215.
21 Bibliothèque de l'Acadénne (cilée par la suite B.A.R.), ms. gr. 1160, f. 22v.
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verte par erban Cioculescu et attribuée à Nicolae Dimachi 16 et une
comédie anépigraphe que N. A. Ursu, avec des arguments irréfutables,
vient d'ajouter à Pactivité surtout juridique d'Aleen Donici 17, dont on
ne connaissait jusqu'ici en matière littéraire que les traductions,
les fables et sa collaboration à un volume de satires.

Compte tenu de la valeur de source historique de ces pikes satiri-
ques et de la fresque sociale qu'elles ressuscitent devant nos yeux, nous
nous proposons de communiquer Pintérét de quatre comédies écrites en
grec dont deux inconnues qui nous semblent se situer, au même
titre que les précédentes, aux débuts de la dramaturgie roumaine. Ces
pikes ont été écrites entre 1785 et 1820 et se trouvent sous forme manu-
scrite dans les codex grec no. 1160 et no. 733 de la Bibliothèque de
l'Académie

La première en date, « 'AXeEccv8poP6aocq ecauveEkroq», de George
L Soutzo (1785) a 60 déjà signalée par Nicolae Iorga 18.En Grèce, elle
a été commentée par Constantin Dimaras 19 et décrite, en tant que frag-
ment d'un codex manuscrit, par Panaghiotis Moulas 2°. En mettant
en scène les rivalités et les intrigues des familles phanariotes régnantes,
cette pièce est en même temps une satire des mceurs d'Alexanclre Mavro-
cordato Firaris, dont le court règne fut particulièrement trouble.

Les personnages sont tous de grands boyards phanariotes, parents
du prince, on des dignitaires de la Cour : Stefan Misoglu, « bas capuche-
haia », beau-frère du prince, son frère, le « hatman » Alexios, le « paharnic »
Hristodul Vlahutzis, secrétaire des « capuchehaia » et beau-frère de Ali-
soglu, le dragoman Manolakis, le second « capuchehaia », Constantin Filo-
doris et Nikodimos, dignitaires, Kernitzis, confesseur, Tarsita, maitresse
du prince. Les faveurs de la Sublime Porte, Pascension sur Péchelle des
dignités et les rivalités entre Mavrocordato, Callimachi et Soutzos, for-
ment le trame de l'action. Le ton y est cynique, les gens sans scrupules,
n'hésitant pas A, étaler leurs bassesses et à avouer leurs intérêts les plus
abjects. « Celui qui n.'use pas de machiavélismes, ne sait pas vivre ! »,

déclare Alexandru Vodà, et Misoglu de lui répondre : « Grand bien vous
fasse, Seigneur, que vous Res raisonnable ! » Une longue tirade du prince
qualifie de superstitions une série de principes éthiques, dont on doit se
libérer selon lui en les rejetant. Se déclarant athée, Alexandru Vod'à
constate qu'il a compris trop tard «que le monde et tout ce qui a trait au
créateur ne sont que tromperies »21. Pour lui, la vie est trop courte pour
ètre vécue autrement qu'en satisfaisant son bon plaisir, sans perdre une
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minute dit-il car « le temps, lui, ne revient jamais en arrière et plus il
passe, plus notre fin approche, la mort nous saisit et nous devons passer
dans le néant d'où nous provenons »22. Déplorant Patmosphère dans laquelle
il vit, c'est-à-dire l'incertitude due aux rivalités pour le trône de Moldavie,
Alexandru Vor1.5, dklare : «Personne ne peut vivre heureux, dans un pareil
climat ». C'est pourquoi, il ne veut plus y rester une heure de plus. « Mais
où aller sans risques .Aller en Allemagne, mais s'ils me livrent aux Tures,
comme ils l'ont fait pour les fils d'Ipsilanti . . . , done plutôt en Russie,
où je connais toutes les habitudes et j'ai tant d'amis. Mais là aussi on peut
me livrer et me faire dkapiter. Il n'y a pas de meilleur endroit que Trieste.
Livourne aussi, mais à Trieste je peux mener des pourparlers et puis
l'endroit est plus silr. Mais si la Porte comprend mes plans et me fait
décapiter ».

Ces passages reflètent done Patmosphère de suspicion qui caracté-
risait, après 1774, les relations turco-phanariotes, la politique russe visant

attirer les Phanariotes, les liens étroits que ces derniers gardent avec
la « diaspora » grecque des vines italiennes, et surtout l'instabilité et le
manque total de skurité du trône phanariote. Dans ces circonstances,
Alexandre Mavrocordato est présenté chose expliquable de la part d'un
adversaire sous son jour le plus défavorable. Moralement, c'est un athée
convaincu, menant la vie d'un vulgaire épicurien, tandis que sur le plan
politique, il est l'allié de la Russie et l'admirateur de l'« Europe », intri-
guant contre les Tures. La Patriarchie et la Porte étaient done justifiées
au lame titre à le condarruier, puisque Mavrocordato enfreignait
selon l'auteur de cette pike les deux conditions fondamentales que
devait remplir un prince phanariote : le respect de la foi orthodoxe et
l'obédience envers les Ottomans.

Les personnages de la pike luttent avec acharnement pour obtenir
la fonction de « bas capuchehaia », qui représente le but supréme de l'en-
tourage du prince. Nous assistons par le rkit de la princesse Zamfira
A toutes les étapes d'une carrière phanariote, en apprenant aussi les moyens
cyniques employ& par les gens de la Cour pour se maintenir dans les grâces
du prince. Leur arme principale est, bien entendu, l'intrigue. Des renseigne-
ments malveillants concernant les complots des familles rivales (Calli-
machi, Sutu) ont surtout pour but de faire valoir le dévouement de celui
qui les fournit. « Vous savez bien que je n'aime pas les seandales, déclare
le dragoman Manolache à Alexandru Vodà. Mais là où je mange un mor-
eeau de pain, j'ai le devoir de servir avec bonne foi et de ne rien cacher.
Sachez done que, supportant mal votre bonheur, Constantin Vodà parle
à tort et à travers contre votre Hauteur et pas plus tard qu'hier, se trou-
vant parmi ses gens, il vous a durement critiqué » Le méme Manolache
revient plus énergiqu.ement : « Mais que pensez-vous de la beizade Cal-
limahi 61 Qu'il vous veut du bien 61 En réalité , c'est votre plus grand ennemi
et si vous ne vous décidez pas A, le supprimer, tout est possible »23.

Nous ne nous attarderons pas davantage sur cette pike, n'y trou-
vant aucun de ces éléments nouveaux dus à l'antagonisme produit entre
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les anciennes structures Modales et Papparition du phénomène bourgeois,
dont nous parlions dans Pintroduction. L'entrée en scene de la nouvelle
noblesse, et de la bourgeoisie est prise sur le vif dans une autre piece « Le
caractère de la Valachie » xocr:gxxs* BXoczEocq) 24, &rite par un
anonyme, qui explique SOD initiative clans une preface assez spirituelle :
« Si la France et d'autres pays de l'Europe civilisée dit-il ont eu
besoin d'un Voltaire ou d'un Molière pour décrire sous une forme comique
ce qu'on y trouve de risible, dans ma patrie 25ii suffit de prendre la plume
et de donner libre cours A, son esprit d'observation, en peignant les caractè-
res de ses compatriotes ». Aussi notre auteur s'empresse-t-il de Doter les
consequences inattendues d'ilne mesure administrative prise par le prince
pour ramélioration des routes. Il se propose « de caractériser avec sine&
rite » dans cette petite comédie, les boyards de He et de 111e classe, se
declarant exempt de toute autre impulsion que son « ardent patriotisme ».
La satire est dirigée contre ceux qui visaient la fonction d'«ispravnic »,
car la decision du prince de faire surveiller par ce dignitaire les travaux
d'amélioration des routes la rendait particulièrement rentable. Les perso-
nages comme ceux que Ion Luca Caragiale campera quelques décen-
nies plus tard portent des noms suggérant l'origine des nouveaux riches
(Tziupertzeskos, Dovletzeskos, Kotetzeskos 27), grecs ou plutôt grecisés.
Le cadre est celui de la petite bourgeoisie bucarestoise, qui fait ses emplettes
dans le quartier de Lipscani, emploie le credit, discute la hausse des prix,
les procédés des marchands, la mode, les marchandises et les tailleurs. Les
parvenus imitent le mode de vie des boyards et des grands dignitaires ou
de leurs families. La femme de Tziupertzeskos, Utica, veut absolmnent
avoir un turban comme celui de la femme du grand « postelnie ». Tziuper-
tzeskos se vante d'avoir un tailleur Hagi Stoianov qui a été « terzi-
paa » sous Mavrogheni.

Mais, ainsi que nous le disions, la préocupation centrale de tous ces
personnages c'est d'obtenir le poste d'« ispravnic » (préfet), qui offrait
son titulaire l'une des positions-clés de radministration du district, lui
permettant d'en devenir le veritable maitre. « Depuis hier je ronge mon
eceur s'exclame Dovletzeskos et je ne sais pas comment avancer et
prendre une ispfAvnicie" ». Tziupertzeskos lui promet d'intervenir
auprès du « postelnic » et du trésorier. En attendant, il emprunte de l'ar-
gent, qu'il ne pale pas A, terme, en se proposant d'honorer ses dettes, une
fois cette dignité obtenue. Il envisage aussi l'achat d'un equipage (« pour
faire crever les ennemis ! »), une fourrure, des chAles. Il suffit d'être « is-
pravnic » et on fait ce qu'on veut, assure-t-il son interlocuteur. Il rumine
des ruses, afin de procurer plus d'argent. Une scene intéressante est la reu-
nion des boyards dans la maison du grand trésorier, où l'on discute sur un
ton vehement. Le « stolnic » Tzanis attaque les « ispravnici » avec vio-
lence, les considérant tout aussi nuisibles que la peste et la famine. Il en
fait le portrait moral, en démasquant ceux qui humbles et timides lors-
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qu'ils se présentent à la Cour, pour briguer cette charge dès qu'ils
l'obtiennent n'ont plus, ni conscience, ni Dieu, ni respect du prince. Dovle-
tzeskos et Tziupertzeskos protestent énergiquement, en jurant qu'ils sont
honnêtes, et vivent uniquement des revenus de leurs terres et sans faire de
dettes. S'ils demandent un siege de préfet, pour le district de Prahova ou
d'Arges, c'est parce qu'aucun des préfets existants, étrangers et sans no-
blesse, ne sont eapables comme eux, nobles patriotes (eLyevElq 7ra-cpidycat).
L'échanson Tzanis défend les grands boyards, les seuls chez lesquels on puisse
« trouver quelques conscience », mais se demande combien Dieu suppor-
tera les boyards de seconde classe. Il invoque l'esprit de Vitc6rescu 28 et
son ombre parait, déclamant gravement des vers par lesquels il déplore
l'état actuel de la Valachie 28. La pike s'achève sans épilogue, car pour la
fonction d'« ispravnic » on ne peut trouver d'honnèteshommes, qui ne trans-
forment pas l'administration des biens de l'Etat en une source de revenus
personnels. La mauvaise foi des préfets y est décrite en termes très durs,
exprimant un mépris absolu.

Quelques notions très discutées dans ce texte sont édificatrices pour
l'écho social de certains phénomènes économiques qui faisaient leur appa-
rition à cette époque. La valeur de l'argent, des marehandises, du erédit
sont tout autant d'occasions d'étonnement et de commentaires pour ces
novices des nouvelles formes économiques. En effet, pendant toute cette
période, la vie sociale connalt une grande mutation, car les rapports
d'argent s'étendent, la monnaie gagne en importance et cette pike reflète
très exactement « la nouveauté » de cette innovation. Des pages entières
nous tracent les relations des créanciers avec leurs débiteurs. Humbles
et doucereux, quand ils vous vendent leur marchandise, ils deviennent im-
patients et « vous rendent la vie dure dès 10 heures du matin pour vous
prendre l'argent ». Tziupertzeskos trouve humiliant qu'on s'imagine « qu'il
ne jouit pas de crédit », rnais se trouve pourtant souvent dans cette situa-
tion et doit donner en gage les terres repes en dot ou les bijoux de sa
femme.

La notion d'« abus» et de « petits abus» » est discutée avec intérêt,
en attirant l'attention sur le fait que, inoffensifs en apparence, ceux-ci
produisent de graves préjudices («`H napoctuxpex, xcurcizpvng yíVETOCC od-ría

flXákq»)113. 11 s agit des travaux publics patronnés par les
« ispravnici » et des profits personnels qu'ils poursuivent.

L'« ispravnic » compte, en premier lieu, sur la tolérance de son cré-
ancier, car ce dernier « ayant ses terres dans le département de ainabo-
vira, où je lui ai dit que je serai nommé è commence déjà à rechercher la
bienveillance du futur dignitaire (son débiteur). En second lieu, il veut se
permettre, A, l'avenir, de grandes dépenses : « Ah, je voudrais être enfin
//ispravnic", rien que pour mettre la main sur l'argent et me faire des
takimia" (équipages) dont j'ai besoin, que mes ennemis crèvent, en les
voyant 31 ». Les plus intéressantes sont les charges de Prahova et d'Arges,
« car c'est par là que passent les routes de Sibiu et de Brasov, dont le trafic
est si important ». « Moi si j'étais à Arges dit Kotetzeskos je toucherais
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au bas mot dans les 100 bourses, parole d'honneur ! Oa. Les projets du
futur « ispravnic » sont grandioses » : « Il faut qu'on soit un peu rusé,
n'est-ce pas ? Vous verrez ce que je ferai, moi, dans mon département ! ».

Aux idéaux mesquins on oppose des principes ronflants, qu'ex-
pose dans la maison du trésorier le président de la séance, Askitis.
C'est ainsi qu'on parle des obligations de l'homme scrupuleux, de l'interet
général de l'humanité, du souci montré par le prince pour le bonheur de tous
ses sujets et des moyens les plus efficaces pour l'obtenir, etc. Aussi criti-
que-t-on la préférence montrée par certains pour l'int4rêt personnel, au
lieu de l'intérêt général. On parle de « sacrifices », « conscience », « colla-
boration au profit de la patrie », en condamnant les « ispravnici » qui
poussés par le diablemanquent tellement de conscience qu'ils entrepren-
nent des actions incorrectes, pour des gains illicites 33. Nous trouvons
toute l'hypocrisie des gouvernants qui emploient dans des discours
démagogiques le vocabulaire typique du despotisme éclairé, quoiqu'il
soit évident qu'ils ne poursuivent pas « le bonheur général des sujets »,
mais bien la conservation du pouvoir pour leur classe.

Le grand trésorier trouve que les préfets ont droit à quelques éco-
nomies à leur profit. Mais l'idée d'avantages personnels, résultants de Par-
gent public, révolte le grand « postelnic », qui riposte énergiquement, en
montrant que de telles « économies » mènent aux abus 34.

Parmi les qualités qu.'on exige d'un futur préfet, on compte aussi
celle de ne pas Atre « endetté », pouvant prouver qu'il vit du revenu de
ses terres. Tziupertzeskos prend Dieu pour témoin. que « sans avoir de
fonction politique 35 depuis de longues années » il remplit pleinement
cette condition. En réalité, nous savons que Tziupertzeskos ne vivait
que de dettes et regardait sa nomination comme l'unique salut possible.

Nous trouvons done là toute une catégorie de parvenus qui ne fai-
saient pas produire leurs terres, vivant d'expédients et gagnant seulement
lorsqu'ils occupaient quelque haute dignité. C'est pourquoi, la vie de
Cour, dans le sens des intrigues politiques qu'on y ourdit, ainsi que les rela-
tions sociales entre les différents « échelons » de la noblesse, constitue une
préoccupation permanente des personnages de la pièce. Tziupertzeskos
confie à Dovletzeskos lui demandant la discrétion qu'il a été la
veille à la Cour et qu'il a appris que le prince avait décidé de faire réparer
les routes 36. Mais le secret est aussi cultivé pour donner le sentiment
d'une faveur qu'on fait au confident, ou pour stimuler la bienveillance
d'un créancier. «En ce qui concerne ma fonction de préfet, qu'elle reste
secrète, seul Kir Pekaris peut le savoir, car c'est mon ami. J'ai aussi
un tas d'autres choses à lui dire, quand je le verrai... »37. Lorsque Doyle-
tzeskos sollicite instamm.ent une préfecture, déclarant que « de sa vie il
ne demandera plus de fonction » Tzanis se dit, in petto : «En voilà un rustre,
il ne sait pas du tout cacher son dessein ! ».
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Contrastant avec le réalisme du texte, la piece s'achève par une
invocation de l'esprit de Väcärescu, dont l'apparition, accompagnée de
tonerres et d'éclairs, les jette tous à terre, pendant que celui-ci prononce
gravement des vers par lesquels il deplore l'état de la Valachie 38 Profi-
tant de Patmosphère créée, les trois parvenus accusent Tzanis qui a
invoqué l'esprit du pate de sorcellerie, demandant qu'il soit excom-
munié. On leur répond qu'il ne s'agit pas de sorcellerie, mais bien de la
revelation divine, que Dieu a jugée nécessaire, en punition de leurs pêchés.
Cet episode fait évidemment allusion non sans ironie, croyons-nous
aux rigueurs de la Patriarchie CEcuménique, qui usait de l'excommu-
nication A, tout propos et invoquait la revelation divine toutes les fois
elle ne pouvait pas expliquer quelque chose.

Une pike anonyme et anépigraphe 39 évoque le méme cadre bucares-
tois, Patmosphère de Lipseani et des marchands de <RapoccpX6xLoc » mais
ayant comme sujet une intrigue sentimentale. La critique des mceurs
nous dévoile une société roumaine sensiblement urbanisée », dans laquelle
les filles d'un general simulent une soumission aveugle à l'égard du « vieux »,
mais celui-ci surprend l'amoureux de Cléopâtre, cache dans le salon voisin.
CléoyAtre fait des confidences à Maritza, en s'exclamant en roumain
(« Ah, le1ilo ! »). Georges, le dragoman russe, l'invite au théâtre, dans
sa loge (((eig Ti)V X60CV OU»). Un Glee, Iatropoulos, éveille les soumons
du general, lui semblant être « un diable déguisé », qui avec sa pseudo-
réthorique petit convaincre tout le monde. Comme dans toutes les come-
dies sentiment ales, Clkyätre rev)it « un billet doux » (« (SaPecaL ») de
la part de Herescu et celui-ci s'enquiert s'il peut venir la chercher « en
eadrosse » xocXLecaxocv »). Sultana, romantique, reviit un souvenir
(«Lo aouPevl)p») de la part d'Alecu Filipescu et regrette de ne pas &ire
une paysanne de Secuieni, pour l'avoir toujours devant les yeux ((("Az
4)u-A d?uxílq »).Quoique amoureux de Cleopâtre, Herescu ne
manque pas de cultiver ses beaux-parents et sa femme, afin d'obtenir
une prefecture, qui lui permette de redresser ses finances, après avoir
dépensé, en deux ans, tout l'argent de ses terres. Presse par sa fille (« Ah,
papa, mon maid est depuis si longtemps sans travail ! »), Bäleanu declare
qu' il a parle au trésorier et est intervenu amprès du prince. Là aussi,
la fonction de prefet apparait comme une solution salutaire. Enfin,
dernière pike, dont l'existence a été signalée récemment 40 intrtulée
La nouvelle comédie de la Valachie, a été écrite en 1820. L'intention de
Pauteur d'offrir une lecture moralisatrice et non une pike de theatre
destinée à la sane, est visible des le préambule adressé aux lecteurs. On
y condamne les meillears médecins grecs bucarestois (Caraca§, Hristaris
et Arsachi), sous la forme très usitée à cette époque d'un dialogue des
morts 41 Hades et les juges de l'Enfer accusent les médecins grecs de
Bucarest d'avoir appliqué aux malades un traitement nouveau le magné-
tisme qui leur a 60 fatal, Zeus decide de leur prendre les diplômes
pour les obliger à frequenter A, nouveau les cours de médecine et en atten-
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dant les empéche de pratiquer. Il est intéressant de noter la mention
de Voltaire dans un texte qui n'a rien à voir avec récrivain. Se rapportant

un livre de magnétisme, dont lui ont parlé les juges, Hades leur demande
où ils Pont vu. Ceux-ci déclarent que c'est Charon qui l'avait rapporté,
il y a longtemps, « de la bibliothèque du Mare Voltaire ». Nous avons
la un exemple typique de la manière dont on jugeait l'écrivain dans les
cercles conservateurs. Identifié aux forces du mal, à cause de son « athe-
isme », ji apparaissait comme le patron naturel de ce magnétisme criminel
pratiqué par les médecins bucarestois. Car dans quelle bibliothèque aurait-
on pu trouver un pareil livre, sinon dans celle du « Mare » Voltaire

Après cette breve analyse des quatre pieces satiriques en langue
grecque, dans lesquelles la satire sociale-politique va des rivalités des
families nobles et des boyards de II' classe, jusqu'à la concurrence des
médecins de Bucarest, nous tacherons d'établir leur circulation et les
milieux dont ils proviennent.

Ces pieces n'étant pas imprimées et ne faisant partie d'aucun reper-
toire connu (malgré les details de mise en scene qui semblent les destiner

la scene), nous pourrions douter de leur echo et, partant, de leur effica-
cite pour la critique du temps. Pourtant, nous avons des motifs pour croire
qu'elles ont été lues dans les pays roumains. La première a sArement
joui de la circulation la plus étendue. Rédigée, en grec, par un membre de
la famille Soutzos, cette piece a, en ce moment, quatre copies manuscrites
deux à Bucarest et deux en Grece. Connu tant par sa vie politique, que
par son ouvrage littéraire «136acpopo4 Boplcsaivet», le héros de la piece,
a dA éveiller rintérét des contemporains partisans et adversaires d'au-
tant plus que l'auteur représente une dynastie rivale.

Les trois autres pieces sont &rites, selon toute probabilité, par des
Roumains. Comment nous expliquer, en cas contraire, la preface de la
piece Le caractere de la Valachie, dans laquelle l'auteur declare ainsi
qu'on l'a vu que « dans sa patrie. . . ». Les noms des personnages sont
roumains et grécises d'après la mode du temps. Le vocabulaire est parsemé
de termes roumains et méme d'expressions roumaines en caractères grecs 42
Il est vrai qu'un texte célèbre, dA à un Grec avloupyíco
de Al. Calfoglu, abonde en termes roumains également. Ce critère n'est
done pas décisif, mais on peut en tenir eompte, surtout lorsqu'il s'ajoute

d'autres, ainsi que nous le verrons. Dans ce cas, le principal argument
nous semble étre la presence d'une version roumaine manuscrite de la
piece «`0 zapocxT4)p T-7]q BXocxtocq» aux Archives de l'État de Jassy 43
La traduction en roumain a done été faite en pleine période de reaction
anti-grecque 44. Une pareille initiative de la part d'un Grec nous semb le
peu probable, si l'on pense surtout à l'intention ironique des noms grecises.

La piece anépigraphe qui a pour sujet une intrigue sentimentale,
en employant le « quiproquo » si usité dans les comedies du genre 45, a des
personnages roumains (Marita Furtunoaia, Anica Floriasca, Iancu Golescu,

42 B.A.R., mss. gr. 1160, f. 5r 7rv, gv etc.
43 Archives de l'Etat, Jassy, mss. 1765 (1827). Exemplaire incomplet. Voir annexe.
44 Nous pensons aux années qui ont suivi la révolution de 1821, dont le caractère essentiel

était l'antiphanariotisme, qui a entramé aussi des formes de mishellénisme.
45 Nous rappelons A ce propos la circulation, dans les pays roumains, des versions

grecques des pièces de Goldoni.
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etc.), ainsi qu'un grand nombre de mots roumains (« babaca », « räva§ »,
« caliara », « cocoana », « crijma », « neiculitä », « adevärat », « lelito »,
4 interes », « loja, », « curte ». D'ailleurs tous les noms propres appartiennent
A des familles en vue de l'époque et une etude détaillées de cette pike
pourrait nous révéler des allusions à des faits réels 46 C'est pourquoi,
dans ce cas également, nous sommes enclins à croire que l'auteur a été
Roumain.

Nous nous prononçons dans ce sens en ce qui concerne aussi
l'auteur de La nouvelle comédie de la Valachie, dans laquelle les médecins
attaqués sont tous des Grecs et la victime, un Roumain, le boyard Craio-
veanu. Là aussi des termes roumains sont transcrits en caractères grecs
et des néologismes français y paraissent grécisés, selon la mode du temps.
Il est evident que nous sommes devant un cas de concurrence profes-
sionnelle et l'on pent s'expliquer l'exaspération d'un médecin roumain,
de 1820, qui voit que les médeeins les plus en vue de Bucarest étaient
grecs. Pour un « confrere » moins heureux, rien de plus agréable que de
voir ses collègues dans l'Enfer et empéchés de pratiquer la médecine.
A moins qu'il ne s'agisse pas d'une victime de leur traitement, d'un patient
du magnétisme, qui n'avait pas attendu d'arriver en Enfer pour juger
les médecins !

Mais notre enquete ne peut s'arrêter là, sans tâcher d'élucider quel-
ques questions suggérées par ces textes pour l'histoire des idées sociales-
politiques. Dans Le caractère de laValachie, la situation sociale est décrite
du point de vue de la grande noblesse, qui n'admet pas les tentatives des
boyards de II` et IIIe classe de les égaler en droits. Ces derniers avaient
revendiqué l'égalité avec les grands boyards et le droit de partager tous
leurs privilèges en invoquant les idées de la Revolution Française
pendant les règnes d'Alexandru Callimachi (1795-1799) et d'Alexandru
3Ioruzi (1802 1806). L'agitation produite par ces troubles avait Tame
rendu nécessaire l'intervention de la Porte, qui a donné, en 1804, un
hattischérif destine à arréter les velléités égalitaires de la noblesse petite
et moyenne 47.

L'idée centrale de cette pike est l'importance accordée par les
Roumains à la noblesse de sang et elle a été écrite par réaction devant
la croissance des charges d'origine non-noble, afin de démontrer que « la
charge ne conférait pas nécessairement la qualité de noble » 48. Nous
retrouvons là Phostilité irréductible dont est animée une noblesse de sang
A l'adresse de la noblesse de robe. Qu'elle se soit aussi souvent compliquée
d'un antagonisme existant entre les boyards roumains et grecs (ces der-
niers ne devant leurs titres de noblesse qu'à la charge qu'ils occupaient)
ceci ne faisait qu'aggraver les rancunes.

L'auteur du Caractère de la Valachie se montre absolument hostile
A toutes ces formes de libéralisme introduites dans la vie sociale roumaine
par l'accession de certains éléments bourgeois à des rangs nobiliaires.
On reconnalt dans l'intransigeance des répliques de Tzanis et des vers
attribués à VA' c5,rescu, la position du « spathaire » Sturdza, qui, dans une
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49 lb'clan, p. 93.
5° Ibidem, p. 89.
51 Vlad Georgescu, op. cit., P. 97.
52 B.A.R., mss. gr. 60, p. 23°.
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bien-connue proclamation antihétairiste de 1821 affirmait que « les grands
boyards sont la base du pays et les pères du peuple » 49. D'ailleurs, d'autres
passages de notre pièce confrontés aux écrits politiques du temps

temoio-6nent
de son intérét documentaire. Les trois categories de boyards

sont les mémes que celles que Iordache Rosetti-Rosnovanu a analysées
dans son mémoire de 1824 5°. La presence si active des marchands clans
deux des pikes dont nous nous occupons correspond à une croissance
sensible de l'importance de cette catégorie sociale dans la décennie qui
sépare la revolution de Tudor Vladimirescu des Règlements Organiques,
importance que trahit aussi la terminologie de répoque 51 méme si on ne
lui reconnalt pas encore sous une forme légale sa fonction sociale.

Malgré leur position conservatrice, les grands boyards ont souvent
adopté une attitude progressiste, en matière fiscale surtout. On connalt
les tentatives de Iordache Rosetti-Rosnovanu ou d'autres boyards éclairés
d'établir un programme unique et d'éviter les abus fiscaux, en fixant les
salaires des dignitaires. C'est ce qui préoccupe l'auteur anonyme de la pièce
Le caractère de la Valachie, qui, exaspéré par la gravite de la situation
fiscale, dénonce les vices administratifs, sans pourtant en trouver une
solution.

Mais à part les questions politiques et sociales que les auteurs de
ces pièces ont eues en vue tout spécialement et à part les réalités contem-
poraines se rattachant à revolution de la société roumaine dans la période
de transition d-a féodalisme au capitalisme, nous pouvons également
surprendre dans ces textes récho des lectures « à la mode », de
ces lectures inspirées par les idées révolutionnaires qui circulaient dans
les Principautés Roumaines. C'est ainsi que nous avons note, par
exemple, l'attitude « athéiste » d'Alexandru Vodil, qui voit dans toutes
les notions religieuses des superstitions et les considère issues de la nécessité
de prévenir l'insoumission (« une barrière empéchant les hommes à faire
des choses que la nature leur permet »). Il se révolte contre nos « pseudo-
theologues » qui attribuent à la justice une nature divine 52. La théorie
du droit naturel ne le contente pas car, se demande-t-il, « pourquoi recom-
penser les méchants, tandis que les bonnes gens se tourmentent et souf-
frent ? » Dans ce cas, « ou bien Dieu n'existe pas, ou s'il existe, il faut
que seuls les méchants lui fassent des devotions ».

Les principes de gouvernement discutés dans Le caractère de la
Valachie constituent eux aussi une application parodiée de ces idées
concernant le contrat social, qui circulent dans les Principautes A, cette
époque. Voltaire et Molière, invoqués dans le prologue, ont produit une
impression puissante sur rauteur de la pièce, par leur esprit critique et
nous ne sommes pas loin du « bourgeois gentilhomme » dans certains
passages qui developpent le désir de « metamorphose sociale » du parvenu
roumain et grec.

Enfin ainsi que nous le disions plus haut la pièce anépigraphe
emploie toutes proportions gardées quelques-unes des recettes carac-
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téristiques des comédies de Goldoni, qu'on lisait, en version grecque,
dans les Principautés.

Un argument de plus, confirmant la circulation de ces pièces et leur
succès, nous semble être leur présence A, une exception près dans une
méme miscellanée, qui contient aussi le bien connu poème satirique de
Calfoglu. Le souci montré par le copiste de tenir compte, dans ce recueil, de
Puniformité de genre (tous les textes étant satiriques), nous permet de lui
attribuer une préoccupation pareille quant à leur qualité. La présence
de l'ouvrage de Calfoglu pourrait lame constituer la preuve que ce copiste
avait recueilli dans ces miscellanées uniquement des textes à succès. Nous
sommes là devant tout un cycle de pikes satiriques, dont P« intention
moralisatrice » et « l'image vive de l'époque » rappellent les Caractères
de Darvaris et de Nlegdanis qui circulaient beaucoup à ce moment 53,
de mème que le recueil de Zisis Dautis, qui publiait à Vienne, en 1818,
une série de vers satiriques pris dans différents manuscrits de Bucarest
et de Jassy 54. Ce dernier, quoique écrit en grec, exprime les sentiments
roumains les plus authentiques, le poète anonyme déplorant la situation
de la Moldavie et de la Valachie sous les phanariotes, ainsi que la gloire
en déclin de certains princes disparus. Il insiste aussi sur l'idée d'égalité
sociale, en s'adressant au même titre aux prélats, aux juges, aux marchands
et aux artisans, et surtout, en satirisant l'« Ei)yewsp.6s ». Comme dans
la 8-e satire d'Alecu Väcà'rescu également en grec ou dans la longue
tirade de Vasile Pogor, ce thèrne reflète Pexaspération de certains patriotes
roumains, éloignés du go uvernement et lésés dans leurs privilèges par les
boyards phanariotes, c'est-à-dire justement Pidée centrale des pikes
dont nous nous sommes occupés.

La valeur do cumentaire de ces matériaux nous semble se rattacher
la manière dont ils laissent voir la mentalité des classes sociales, dans

une période de mutations. Moins intéressantes que La vision du moine
Var/aam, dont nous parlions plus haut, les pièces analysées rendent avec
véridicité Patmosphère de la société roumaine à la fin des règnes phana-
riotes. Elles contribuent sans doute à une meilleure compréhension d'un
phénomène, récemment signalé 55, et que l'analyse du roman de Filimon
Ciocoii vechi si noi a éclairé d'une lumière nouvelle. L'accusation de
« arrivisme » que Filimon porte contre Dinu PAturicà, nous dévoile le
caractère social et non national de sa critique. Le coloris antiphanariote
du roman n'est selon Al. CiorAneseu qu'un procédé littéraire, ne
reflétant pas, en réalité, la pensé politique des années 1840 1860. Roumains
ou. Grecs, les parvenus satirisés dans les pamphlets roumains ou dans
les pièces écrites en grec, que nous venons d'analyser, sont une catégorie
sociale abusive et non-productive, qui vers 1821 inspirait le mépris
et l'aversion générale. Mais ces parvenus qui prêtaient à une impitoyable
satire étaient aussi employés dans de pareils écrits littéraires, pour com-
promettre les velleités d'ascension sociale des boyards et de la très récente
bourgeoisie roumaine. Des figures telles que Ciupercescu, Dovlecescu ou.
Cotetescu qu'on les désigne sous leurs noms roumains ou grécisés

53 C. Th. Dimaras, Histoire de la littérature néo-hellénique, Athènes, 1965, p. 185.
54 Zisis Dautis, Atcipopcc il,9Lxet ;cat &crteía CYTLXoupy4Louroc..., Vienne, 1818, p. 5.
55 Al. Cioränescu, Nicolas Filimon et le portrait littéraire du Phanariote, dans Symposium

de l'Epoque phanariote, 21-25 oct. 1970, p. 85-91.
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sont choisis parrni ces anonymes d société dont l'ascension répugne
la grande noblesse, taut pour critiquer ces velléitaires abusifs, que pour
comprornettre les progrès d'une classe nouvelle. Celle-ci \Terra son chernin
ouvert par les Règlements Organiques, lorsque seront supprimés en
théorie au rnoins eertains privilèges féodaux.

Si « Alexandre Voda sans conscience », issu du milieu phanariote
des families régnantes, nous dévoile des aspects de la fin d'un système
politique qui avait duré plus d'un siècle, vus par un collaborateur du sys-
tème, les autres pieces " ont un tout autre caractère. AI6me si <JO zocpovrip

; BXcczEocq » exprime les tendances de monopole de la grande noblesse
qui éloignait les boyards de II` et TIP classe du pouvoir, elle ne manque
pas d'ironie à l'adresse de la première aussi. Une large fresque sociale
s'en détache, qui apparaitra plus tard dans notre littérature, en illustrant
l'entrée en scène de la bourgeoisie roumaine. D'ailleurs la fonction litté-
raire du pamphlet et de la satire a déjà été soulignée et l'on a montré
que, supplantant les tendances pédagcgiques de la littérature, ces derniers
ont contribué à la naissance des genres littéraires, « qui prennent leur élan
au début du XIX' siècle, dans le cadre du commentaire social-poli-
tique ".

56 Nous espérons en éditer prochainement des fragments si une édition intégrale n'est
pas possible pour le moment afm de faciliter aussi les recherches concernant Fidentification
de leurs auteurs roumains et d'approfondir également leurs attaches it la littérature sabrique
grecque de l'époque.

" A. Du tu, Cell file de infelepciune in cultura romtind, Bucuresti, 1972, p. 97--98.
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QUATRE HYPOSTASES D'OVIDE DANS LA CULTURE ROUMAINE

VIRGIL CANDEA

Le fait qu'Ovide devait aboutir au terme de sa vie à Tomis, en
Scythie Mineure (la Dobroudja de la Roumanie actuelle) explique suffi-
samment l'intérêt éveillé au cours de plusieurs siècles par la personnalité
et Pceuvre du grand poète latin chez les lettrés roumains.

Il est difficile de préciser l'époque des premières rencontres de ces
derniers avec les poèmes ovidiens. Dans les régions roumaines en contact
suivi avec l'Oceident en Transylvanie, donc, mais aussi dans certaines
zones subcarpatiques, au Sud et à l'Est de cette province, oit s'étaient
développées quelques communautés catholiques et bénéficiant d'un long
usage du latin en tant que langue de culture Ovide a pu étre lu dans
la langue maternelle dès que l'Humanisme eAt cultivé et diffusé ses ceu-
vres 1 Du côté de Byzance était venue d'ailleurs la célebre traduction
des illétamorphoses due à Maximos Planudes (1260-1310) fait attesté
par la présence dans les collections roumaines d'un codex englobant une
copie de cette fameuse version, datée des XIV' XVe siècles 2. Comme
de juste, les poèmes d'Ovide faisaient nécessairement partie du programme
humaniste auquel la culture roumaine avait adhéré par la direction im-
primeé l'instruction, j ar les precccupations et par les eci its de ses prota-
gonistes à partir du XVI' siècle ; et les détails piquants de la biographie
du poète ajoutaient à l'intérêt porté à son ceuvre, oir l'on pouvait dépister
les raisons de l'exil dont Auguste l'avait frappé 3. A. une époque où la culture
rournaine, traditionnellement engagée dans la lutte en vue d'imposer et
de défendre les idéaux de la politique nationale, conférait une place si
importante à Paffirmation de l'origine latine, à la continuité rornaine en
Dacie, à Punité des Roumains alors divisés en plusieurs tats et subissant
diverses dominations politiques, à la conscience nationale rournaine, quoi
de plus naturel que chaque contact d'un lettré de Valachie, de Moldavie
ou de Transylvanie avec l'ceuvre d'Ovide suscite une association d'idees

Par exemple, l'édition vénitienne des Metamorphoses, cunt commentatio Raphaelis
Regii (1493), conservée a la bibliothéquetransylvaine ï Teleky-Bolyai u de Tirgii-Mures L'exem-
plaire, provenant de Silésie, a circulé dans une aire culturelle accessible aussi aux lettrés
roumains (Catalogus incunabulorum Bibliothetae Tirgu-Mures, 1971, p. 28-29,
no. 26)

2 Ms. gr. 14, à la Bibliothèque de l'Académie de la R. S. de Roumanie, décrit par
C. Litzica, Biblioteca Acadenuei Ronaine. Catalogul manuseriptelor grecesti (I), Bucuresti,
1909, p. 111, no. 222, 1; V. ibidem, no. 223, ins. gr. 388 le mé'ine ouvrage dans une copie
du XVII le siècle.

3 Cf. pour cette époque culturelle V. Ondea, Urnanismul romemesc, ï Studii i articole
de istorie n, 17 (1972), p. 13-23.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP. XV, 1, P 93-99, BUCAREST, 1977
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4 N. Lascu, Ovidiu in Romania, dans le volume Publius Ovidius Naso, Bucuresti, 1957,
p 374-386.

5 N. Lascu, op. cit., p. 389-401.
6 Aeneae Sylvii Pii II P M , in Europam sui temporis uarias conlinentern historia, dans

Opera, Basileae, 1551, p 391-393; A. Marcu, Riflessi di storia rumena in opere italiane dei
secoli XIV e XV, Ephemeris dacoromana *, I (1923), p. 369; Claudiu Isopescu, Notizie
Entorno al romeni nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, s Académie Roumaine.
Bulletin de la Section historique 16 (1929), p. 5; dernièrement, chez Adolf Armbruster,
Itornanitatea romanilor. Istoria unei idei, Bucuresti, 1972, p 48 sq.

7 D. Cantemir, Ilronicul a vechimii romano-moldo-vlalulor, éd Gr. G Tocilescu,
resti, 1901, p 117

A. Armbruster, op. cll., p. 50 (Piccolomini ne cite point Ovide à propos de Vétymologie
de la Valachie).

D. Cantemir, Ilronicul, éd. cit., p. 63, 67, etc.
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avec certaines circonstances auxquelles leur propre culture était parti-
culièrement sensible.

Les premiers écrivains roumains qui citent Ovide sont fiers du fait
qu'un poke latin de sa valeur ait vécu, créé et soit mort même en tant
qu'exilé dans leur pays. Ils y voyaient, certes, un témoignage de plus
de la force avec laquelle Rome avait imposé sa présence dans l'antique
Dacie, terre qui constitua le berceau du peuple roumain. C'est pourquoi,
ils achaient de découvrir l'endroit où Ovide avait vécu (car à l'époque
on n'avait pas encore localisé l'emplacement du port de Tomis, l'actuelle
Constanta) et de relever la manière dont le poke de Sulmone évoquait
cette patrie roumaine. Tels furent les efforts d'un Miron Costin
politique et humaniste, auteur de chroniques bon connaisseur
d'Ovide, cité en original ou par intermédiaire dans quelques-uns de ses
ouvrages (De neamul Moldovenilor, Viiata lumii, Cronica ref rii Moldovei
fi a Illunteniei ) 4. Nous avons affaire à la première prise de position vis-
à-vis d'Ovide et de son ceuvre attestée dans la culture roumaine ancienne :
Ovide argument, de par sa création dans une terre qui sera celle de
la naissance du peuple roumain, en faveur de la latinité et de la noblesse
de ce peuple.

Quelques dizaines d'années plus tard, un contemporain de Nicolas
fils de Miron Costin, le célèbre orientaliste et polyhistor Démkre Can-
temir, tout aussi désireux de localiser l'endroit de l'exil ovidien trouvait
dans l'ceuvre du poke une source documentaire pour l'ouvrage qui allait
el6re son activité, Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor (La Chronique
de l'ancienneté des Romano-Moldo-Valaques). Par le truchement d'Aeneas
Silvio Piccolomini (Pie II), l'humanisme italien avait introduit dans
l'historiographie européenne une fausse étymologie du nom de la Valachie
(le Pays Roumain, la Munténie), en l'associant à celui du général romain
L. Pomponius Flaccus, probablement ancien praefectus orae maritimae
en Schythie Mineure (Pannée 15 a.n.) et mentionné par Ovide (Ponticae,
IV, 9, 75)6 . A juste titre, Cantemir se prononce contre une telle éty-
mologie 7, que le pape humaniste remarquons-le en passant n'attri-
buait pas à Ovide 8. En revanche, le lettré roumain récolte dans l'ceuvre
du poke de Sulmone d'autres renseignements, plus catégoriques, concer-
nant l'histoire des Daces, les ancétres du peuple roumain 9.

Cantemir marque la deuxième prise de position vis-à-vis d'Ovide
le poke est cette fois recherché en tant que source littéraire de l'histoire
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10 V. Fontes ad bistoriam Daeoromaniae pertinentes (ed. Vladimir Iliescu, Virgil C. Popescu,
Gheorghe tefan), I, Bucuresti, 1964, p. 272-343, les passages de l'ceuvre du poète concernant
l'histoire antique de la Roumanie.

11 V. l'éd. Ioan St. Petre, Bucuresti, 1942, 664 p. + IV pl.
12 N. Lascu, op. cit., p. 402-437.
13 Ibidem, p. 410
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du peuple roumain, source inaugurant une direction valable en ce sens,
comme le prouve le fait que de nos jours encore l'oBuvre ovidienne est
utilisée à ce propos N.

Pour les Roumains, Ovide, dans une troisième hypostase, a été
un moraliste, embrassé avec un tel enthousiasme qu'il a pu servir comme
argument confirmant la Bible. Ce rôle tardif du poète de Sulmone fait
penser à la renommée de Virgile et son retentissement sur la littérature
latine médiévale par sa prophétique Églogue IV.

Dès le début du XVIlles iècle, Nicolas Costin, fils de chroniqueur et
chroniqueur lui-même, n'appelle plus à Ovide en tant que source histo-
rique, mais comme source cosmogénétique. Dans son Letopisetul retrii
Moldovii de la zidirealumii pina la 160111 (L'histoire du Pays de Moldavie
depuis la Création jusqu'en 1601), ce Costin, de la même formation huma-
niste que celle de son père, mais attiré conformément à la vogue de l'époque
également par la culture néo-grecque du Levant, mentionnait les Meta-
morphoses d'Ovide à propos de la création du monde sorti du chaos, de
la création de l'homme et du déluge. Ce sont les premières mentions
ovidiennes à l'appui de la Bible relevées dans la littérature roumaine. Ces
comportements moralisateurs, didactiques, seront suivis par les lettrés
de deuxième grandeur, dont rceuvre, situ& àla charnière des XVIII' XIX
siècles, s'avère néanmoins révélatrice pour ce qui est des notes
spécifiques de la modernisation marquée à cette époque par la culture
roumaine, qui s'étaient attardée jusqu'alors dans les formes médiévales
sud-est européennes. Les personnalités en question sont Vasile Aron et
Scarlat Barbu Timpeanu.

Grâce aux Uncles de Nicolae Lascu 12, on sait quant au premier
qu'il a donné à Sibiu en 1803 la traduction de quelques « mythes » choisis
parmi les Metamorphoses du poète, en les accompagnant de certaines
« moralités », ce qui autorise son commentateur actuel de noter que
« V. Aron fait parti du grand nombre peut-être parmi les derniers de
ceux qui ont tâché de moraliser les Metamorphoses d'Ovide dans toutes les
littératures et pendant plusieurs siècles » N. De l'avis de N. Lascu, Aron
n'utilisa pas la traduction hongroise des Metamorphoses, publiée en 1802
par Viski Pál à Cluj-Napoca (elle aussi « moralisée »), dont devait se
servir par la suite pour ses versions roumaines, demeurées manuscrites,
l'écrivain Ioan Barac. La tentative de V. Aron d'introduire l'ceuvre d'Ovide
dans la littérature roumaine moderne avait done un caractère original
et, jusqu'à plus ample informé, il convient de retenir le jugement comp&
tent de N. Lascu à ce sujet.

Mais dernièrement, une composition contemporaine de la tentative
de V. Aron a été révélée : les Metamorphoses d'Ovide traduites par le
logothète Scarlat Barbu Timpeanu en 1808. Son manuscrit a été publié
pour la première fois fac-similé et transcription interprétative par
Nicolae Vasilescu-Capsali (qui est le possesseur de l'original) et Dan MO
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PlIbliLIS Ovidius Naso, Melamorfoze. Carlea 1. Traduction et adaptation de Scarlat
Barbu Timpeanu (1808) Introduction et texte établi, transcription et notes par Nicolae Vasilescu-
Capsali et Dan RIO Buicliu, Bucuresti, Cartea RomAneasck 1975. 156 [ 160] p.

15 Op. cil , p. 7 sq.
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Buie 14J s'agit d'un véritable événement pour l'historiographie médié-
vale roumaine, sur lequel les spécialistes ont le devoir de fixer leur attention.

Une ceuvre Mare de Pantiquité, latine traduite en roumain il y a
environ cent soixante-dix ans devait tout naturellement susciter un certain
nombre de questions. Déjà auparavant nous l'avons vu les textes
ovidiens avaient éveillé l'intérêt justifié des personnalités qui ont illustré
les lettres roumaines Miron et Nicolas Costin, écrivains de chroniques,
Démètre Cantemir. Cependant, le problème se complique du fait qu'à
Paube du XIX' siècle Pceuvre d'Ovide devient pour les lettrés roumains,
en plus d'un texte fondamental de culture classique, un objet de médi-
t ation spirituelle.

La découverte et Pédition de la traduction de Scarlat Barbu Timpeanu
pourrait donner lieu à une révision des mérites attribués à V. Aron. En
effet, le manuscrit du logothète rédigé, selon ses éditeurs, it une date
postérieure au mois d'octobre 1808 quand Timpeanu finissait une version
abrégée des Mille et une nuits (Istorii ardpesti) comporte lui aussi des
commentaires didactiques-moralisatem.s. Ils se présentent sous la forme
de « tilcuiri » ( explications) des différentes parties du premier livre des
Alétamorphoses. Après un avant-propos : « Precuvintare » en réalité
'Invocation du Poème I, 1-4 le texte de la version roumaine se
divise en une série de «basne » ( mythes), où le traducteur expose d'emblée
le contenu du mythe respectif, qu'il fait suivre d'une « pricinA », l'équi-
valent des arguments employés dans les écrits anciens. Par conséquent,
le livre premier des .21Thamorphoses, qui compte, comme on le salt, 779 vers,
apparait divisé en quatorze « basne ». L'ordre suivi par le traducteur est
le fragment traduit des Illétamorphoses (le conte), auquel succède «
irea » ou le commentaire du texte ovidien. Et s'il est vrai comme ses
récents éditeurs le pensent que ces « tilcuiri » appartiennent à Timpeanu,
qui a expliqué « Pallégorie mythique d'une manière littéraire originale »
fondé sur une vaste érudition, alors la qualité d'interprète tardif d'Ovide
d'une perspective moralisatrice, reconnue auparavant à V. Aron, lui
revient de droit.

Par ses préoccupations, S. B. Timpeanu s'est trouvé entrainé dans
une activité de traducteur, récapitulée avec minutie clans leur Introduction
par N. Vasilescu-Capsali et Dan IMO Buicliu 15. part les Istorii ardpesti
déjà citées, le logothète avait traduit le roman picaresque de Lazarillo
de Tormes, ainsi que divers fragments des écrivains français Molière,
Voltaire, Bossuet, Buffon, etc. Il connaissait bien le grec (ses Istorii
ardpesti sont traduites d'après Pédition 'Apaßtx6 p.uoXoyLx6v im-
primée à Venise, en 1791, par les soins de Polyzols Lampanitziotis de
Ianina). Pour la traduction des .21/Iétamorphoses, la forme grécisée des noms
poi tés par les divers personnages suggère un texte intermédiaire rédigé dans
cette langue. Si Timpeanu s'était servi de l'original latin, il aurait repro-
duit ou adapté Ponomastique latine, plus conforme à l'esprit de la langue
roumaine. Il fallait done rechercher cet intermédlaire grec.
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Nous l'avons trouvé, suivant nos prévisions, dans le catalogue de la
Bibliothèque de l'Aeadémie Roumaine. Il s'agit de la version greeque des
11Thamorphoses d'Ovide Naso en quinze livres divisés en deux tomes avee
quelques eommentaires à la fin de chaque mythe imprimée Wenise en 1798
par les soins du méme Polyzois Lampanitziotis de lamina 16, déjà connu
par le logothète rimpeanu en tant qu'éditeur des Istorii arelpesti. L'étude
comparative du manuserit de Timpeanu avec eette édition grecque nous
a fourni la preuve qu'il s'agit de la simple traduetion des pages 1-66
du livre paru dix ans auparavant à Venise. On constate la traduction
la lettre des termes «Procuvintarea », « basnele », « pricinile », « tileuirile ».

Ceei montre que Timpeanu n'est pas l'auteur des eommentaires
moralisateurs des Métamorphoses, mais, d'autre part, les liens de la tradue-
tion du logothète avec Pédition vénitienne jettent le jour sur des aetes
de culture d'un intérét tout partieulier. Les Métamorphoses renclues en
gree par l'édition de 1798 étaient traduites elles aussi d'après la version
française de Pierre Du Ryer, de 1660, intitulée Les Nétamorphoses d'Ovide
en latin et en frangois, divisées en XV livres. Avec de nouvelles explications
historiques, morales et politiques sur tontes les fables, chacune selon son
snjet, qui a con nu plusieurs éditions. Poète médiocre, mais auteur
dramatique de grand succès, Pierre Du Ryer (1606 1658) a donné plusieurs
traductions d'après les classiques gréco-latins. Sa version des IiIéta-
mor phoses a été traduite en néo-gree au XVIII' siècle. Polyzois Lam-
panitziotis est entré en possession de eette version néo-greeque, mais
avant de l'imprimer il l'a confiée en vue d'en améliorer le texte à Spyridon
Vlantis, professeur au Collége Flanginien, lettré en renom de la colonie
greeque de Venise 17. Cette édition néo-greeque des Métamorphoses d'Ovide
parue en 1798 est dédiée au « très haut, très pieux et très miséricordieux
seigneur Jean Constantin Georges Handjerli, volvode de toute la Valachie
c'est-à-dire au prince qui régna en Valaehie clans l'intervalle eompris entre
le mois de novembre 1797 et celui de février 1799. Le fait que les Méta-
morphoses, de mème que 'Apocf3tAv [LuD-oXoyLx6v ont été traduites en
roumain, et les deux ouvrages par le même logothète Timpeanu, suggère
l'existenee d'un lien entre Lampanitziotis, par les soins duquel tous les
deux étaient parus, avec les milieux culturels roumains, peut-étre même
avec Timpeanu en personne, mais eertainement avec le prince Handjerli
auquel était dédiée la traduetion d'Ovide.

Juste après l'exereice littéraire de Searlat Barbu Timpeanu, la
valorisation roumaine de l'ceuvre d'Ovide a enregistré la traduetion de
Man Barae des Métamorphoses, I, v. 313-415, sous le titre Deucalion
$i Pirha. Din pietre se fac oamenii (Deucalion et Pyrrha. Des pierres on
fait des hommes), ainsi que la version de D. Aleciu de Beius d'après les
Amores (I, 1 15 ; II, 3, 4, 10; III, 1, 4, 11), sous le titre Despre
inbire (Sur l'Amour) 18. Le grand savant Timotei Cipariu, père de la philo-
logic roumaine moderne, traduit en 1832-1835 le commencement des

16 H. 'O13i.81.o4 NiCo), Tclv 1.te-Rcep.opcpcLacov pt.(3Xia IE' eig s6(..) T6p.ouq I.LETÓC TGVCOV

yIrrecov V ri,73 Tact. &xckarou V5V 7cpc737ov p.e-rappocaDivta eig TV x0r.v6repocv 1-(7)v xoc8.'illag
iXXilvov at.ócXex.rov. `Evc-Aricnv, 1798.

17 V. au sujet de Vlantis, Athanasios E. Karathanasi, 'H OXceryívetoq ark)] T-7N

Beve-rEocq, Thessalonique, p. 134-136, etc.
1$ N. Lascu, op. cit., p. 549.
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III étamorphoses . Par la suite, Ovide sera traduit en roumain, par fragments,
en ceuvres singulières (pas encore completes !). Il sera commenté, évoqué,
clans le même contexte que celui déjà constaté pour les commencements
de sa présence clans la cull ure roumaine ; on s'occupera de l'endroit de
son exil et de sa mort, de son influence directe ou indirecte sur les premiers
écrivains roumains, des premières traductions de son ceuvre, d'Ovide
poke latin, poète universel ou symbol prestigieux des relations roumano-
italiennes. C'est là, la quatrième hypostase d'Ovide dans la culture rou-
maine, celle où depuis plus d'un siècle on les voit paraltre, lui et son ceuvre.

Le cas d'un poète illustre de la littérature universelle étudié dans la
conscience d'un peuple auquel le lient certains détails biographiques essen-
tiels (l'exil et la mort) nous semble significatif au point de vue de l'histoire
des idées. La biographie d'Ovide englobe aussi le fait que les Roumains
l'ont assumé à titre posthume, en le revendiquant non seulement en
raison du sentiment de leur parenté latine, mais aussi à cause du privilège
qu'ils ont d'en détenir les reliques. A sa gloire dans les lettres latines,
à son dossier de la chronique à scandal de Rome, des mérites posthumes
se sont ajoutés, car par son exil et son ceuvre de la dernière heure il a con-
tribué à la formation de la conscience nationale d'un peuple néolatin.
Et, avant que les textes ovidiens fussent introduits dans l'ample circuit
des valeurs culturelles en raison de leur qualité, voilà les 111étamorphoses
converties en livre de sagesse chrétien, destinée pour le moins imprévue
de l'ceuvre d'un poke dont la frivolité a été déplorée jusqu'à l'époque
moderne 19.

19 * Ovide, clerc de Venus » (Chaucer); o On ne peut le nommer sans avoir horreur de
son obscénité » (Fénelon).
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CONSIDÉRATIONS SUR LA TRADUCTION DU
LIVRE SUR LE SYSTÈME DE LA RELIGION DES MUSULMANS

DE CANTEMIR PAR SOFRONIE VRk'ANSKI

ANCA IRINA IONESCU

L La traduetion balgare de rceuvre de Cantemir. Au commencement
du dernier siècle, après une existence agitée pendant laquelle il subit
de nombreuses persecutions dans son pays natal, Sofronie, archevêque
de Vratsa, l'un des plus remarquables hommes de lettres de son temps,
le créateur de la langue bulgare littéraire 1, trouva l'abri, la comprehension
et le calme nécessaires à son activité dans la Roumanie avoisinée et amie.
En 1803, après un séjour de quelques mois à Craiova, on il s'était réfugié
en venant de Vidin, Sofronie s'établit à Bucarest 2; c'est ici qu'il passa
les derniers 10 ans de sa vie et il est très probable qu'il y soit aussi
mort en 1813 3.

Le long séjour qu'il fit à Bucarest constitue la plus féconde pério-
de de toute l'activité littéraire de Sofronie, ce qui s'explique d'une part
par le fait qu'au moment de son arrivée à Bucarest, il venait d'atteindre
l'Age et la maturité intellectuelle nécessaires à l'élaboration d'ceuvres
littéraires d'une plus grande ampleur ; d'autre part, par le chaleureux
accueil clu métropolite de la Valachie, Dosoftei, et le prince régnant,
Constantin Ypsilanti, qui lui ont assure le climat materiel et spirituel
indispensable à son activité. Nous en trouvons le meilleur témoignage
dans son ceuvre. (al [Constantin Ypsilanti] m'accueillit affectueusement
et me présenta au bey qui était le volévode Constantin Ypsilanti et
quelques boiards. Il leur raconta comment j'avais séjourné à Vidin pendant
trois ans et tout ce que j'avais supporté de misères et d'angoisses.
m'appela à la métropole, m'y donna une cellule afin que je résidasse
auprès de lui et m'invita chaque jour à sa table »4.

M. Arnaudov, CoOpotua, BpancamHu, 2e edition, s a (Bn6.i1toTena 6'hirrapeita
itintra), pp. 38-67; A. Teodorov-Balan, Cog5ponu Bpaganchu, Sofia, 1f;06, p. 50 et suiv.;
N. Oregkov, Aerno6uoapaOuama Ha CoOporcu Bpauctucsu, Sofia, 1914, p 74; B. Penev,
Heinous Ha Hocama 6a.aectpcsa fatmepamypa, Sofia, 1933, I II, rp 272-200.

2 P. Dinekov, Haim( eaapoateaeicau, Sofia, 1942, pp. 101-127; M. Arnaudcv, op ca.,
p. 00-94, V. SI. Kiselkov, Corfzporatti Bpanancsu, .21fueom u meopteenteo, Sofia, 1963, pp.
69-81 ; Ern. Georgiev, CoOportuii BpanctHeNu, dans Hcmopus Ha 6a.azapcHama ..(tunzepamypa.
2. 3unzepamypa Ha easpaa(caaHe, Sofia, 1966, p. 69 et suiv Cf, , aussi, Sofronie raeanski,
Hfumue u cmpaaaltue, Solia, 1966, pp 49-51.

3 D. Marinov, 1.1cmopua Ha 6bileapcnanza Aunzepantypa, Sofia, 1887, p. 172; A.
Teodorov-Balan, BarzeapcHa aumepamypa, Sofia, 1907, p. 106; V. SI. Kiselkov, op.

p 86
4 ofronie Vraeanski, op. eil., p. 50 (traduetion franaise d'apres L. Leger, La Bnloarze

la fin du X Ville sack. Memoires ( e Sofronze de Vral(a, Paris, p 423).

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 101-112, BUCAREST, 1977
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5 A. I. Sobolevski, Hettacecmnate mpyabt CoOportus Bpanancnozo, dans «I/I3Heurna
argeaemm pyccHoro n3aIHa H CJI0BeCHOCTH s, XIII, 1908, p. 91.

6 L'édition s'appuyait sur un autre manuscrit, appartenent à G. S. Rakovski,
,11paeogennu naAtemnuau 3a 6artaapcnait noca ucmopux, II, dans « AyHaficHif .rie6eH»,
II, pp. 55-61.

7 Me.rucue mencmbt u 3a,Atemsu cmapunnort crtacartocok Aunzepamypbt, dans « Hasec-
CTHH OTgeHeHHH pyeeHoro Hamm H CHOHeCHOCT XXI», 1916, 2, pp. 109-117.

Aemo6uoeparfivama rta Cog5portu Bpanancrat, Sofia, 1914.
9 CoOporturt Bpattancsu. Illamepuazu aa alcueoma u meoptecmcomy, dans 6 OM-

BeCTISFI Ha HHCTIITyTH no 61.arapCHa awrepaTypa», VII, 1958, pp. 309-341.
1° Heunecmnbiti ucmonnux ;Kamm Co1/3ponust, dans «TpyAbt o'rgeaa ApemiepyccHoti

HHTepaTyphi», XXIII, 1968, p. 261-275.
11 V. SI. Kiselkov, op. cit., p. 166, Cf., aussi, P. P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir,

Viala si opera, Bucuresti, 1958, p. 219, et C. N. Velichi, La contribution de l'émigration bulgare
de la Valachie a la renaissance politique el cullurelle du peuple bulgare, Bucuresti, 1980, p. 193.
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Parmi les nombreux travaux écrits par Sofronie pendant son séjour
en Roumanie, il y a aussi le Livre des trois religions, connu surtout sous
le titre (impropre, d'ailleurs, puisqu'il ne convient qu'à la première partie
du livre) de HcnoGeOanue npaeocAaeuoti ceps', où l'auteur expose les trois
principales religions connues dans la péninsule Balkanique : le christianisme,
le judaïsme et le mahométisme.

Le Livre des trois religions est composé de trois traductions distinctes
qui constituent un mamuscrit assez volumineux de 352 feuilles couvertes
d'une très belle écriture, appartenant probablement à Parchevéque. Après
sa mort, le manuscrit du Livre a été relié dans un seul volume avec l'Auto-
biographie de Sofronie ()humue u cmpadauue). On le retrouve plus tard
dans la collection du fameux historien M. Pogodin, en Russie. Ultérieu-
rement, le manuscrit a été acquis par l'ancienne Bibliothèque Impériale
de St. Pétersbourg actuellement la Bibliothèque publique « Saltykov-
86edrin », ou il est enregistré sous le no. 1204 de la collection Pogodin.

A l'époque moderne le manuscrit a été signalé au monde scientifique
par A. I. Sobolevski 5 qui en a publié la description détaillée et l'abrégé
du contenu. Il fit paraitre aussi une notice en 1805.

Si l'on considère séparément les 111 émoires de Vra6anski qui se
trouvent dans le méme codex et qui ont suscité un très vif intérét en tant
que première ceuvre originale de la littérature bulgare (elles ont été éditées
mème en 1861 6), on peut affirmer que le manuscrit dont il est question
a été assez peu étudié. Quelques petits fragments en ont été publiés par
A. I. Iacimirski 7, N. Oregkov 8 et B. St. Angelov6. Une intéressante étude
comparative avec Pceuvre de Cantemir appartenant à T. N. Kopreeva 10
parut en 1968.

Tel que nous venous de préciser, l'écrit de Sofronie n'est pas une
ceuvre originale, puisqu'il est formé de trois traductions. La partie con-
sacrée à la religion mahométane est la plus ample (f. 180-352) ; c'est
la traduction du fameux livre de Cantemir linuea cucmuma uiu cocmosnue
myxammeaancnua peAueuu (St. Pétersbourg, 1722), que Sofronie avait
consulté à Bucarest 1l.

Il serait intéressant de remarquer que Pceuvre du prince de Moldavie
a eu une destinée des plus curieuses c'était la seule ceuvre de l'auteur
publiée de son vivant et elle n'a jamais été rééditée à l'époque moderne,
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12 Le *Suplementul* du journal *Albina româneascd* du 15 dècembre 1938, p. 422
a publié le projet Prospectul de l'échtion initiée par Negruzzi et Kogälniceanu qui devrart
avoir neuf volumes ; Kruga sistima, traduite du slavon russe par C. Negruzzi, devait paraltre
dans le 4e volume de cette édition. Voir Alexandru Dutu, Opera lui Dinutrie Cantemir in
cultura romcinez modern& dans e Viata româneasca e 1973, 9, p. 6-13; Alexandiu Zub, Kogeil-
niceanu istoric, Iasi, Ed. Junimea, 1974, p. 446-449; Un protect factuos; s Scrzerzle Cante-
mirestzlor e; V. Candea, dans le vol. Dimitrie Cantemir, Divanul, Bucuresti, 1974, p. 9.

13 Dimitrie Cantemir, Cartea sistemez sau intocmzrea religiei mahcmedane, par les soins
de V. Cfindea, Bucuresti, 1976, (sous presse).

74 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 219.
74 Toute la partie consacrée au mahométisme représente une simple tiaduction du

livre Szstima 111 sostojanze muhamedanskija religli, écrit par le phanaricte tursiuge en Russie,
Dimitrie Cantemir e (désignation très étrange du prince roumain qui, déclamé e tiaitre par la
Sublime Porte, a été remplace par un phanariote).

16 eL'ceuvre est une compilation de sources russes et grecques* Hcmopua )(a 6ariectp-
mama Aunzepamypa, p. 172.

17 V. SI. Kiselkov, op. cit., p. 166.

3 TRADUCTION D'UN LIVRE DE CANTEMTR PAR VRACANSKI 103

méme s'il a existé un projet en ce sens 12; la version roumaine n'a été
éditée que tout récemment 13 La traduction de Parchevéque de Vratsa
marque un moment important dans sa destinée européenne, outre le fait
qu'elle tient une place de choix dans l'histoire de la littérature bulgare,
notamment « au commencement de cette littérature »14.

Compte tenu de Pimportance de eet écrit pour la culture des peuples
slaves, où il représente l'unique travail de ce genre, on est surpris de
constater que certains chercheurs bulgares ne mentionnent pas l'auteur
du texte original bien qu'il fi)t signalé au début méme de notre siècle
par les historiens que nous venons de citer.

Ainsi, malgré les éclaircissements de V. Si. Kiselkov contenus dans
son ample étude monographique décliée à Vra6anski : IlsnaTa tiacT,
nocHereHa Ha moxameAaHeTHoTo ripeguraima npeHog Ha HiniraTa Cuemuma
uzu cocmosnue myxammeamicnus pertueuu, HamicaHa cer HpeceaeHma B Pycila
pymmicHH diiaHapHoTHH HMHTL Ramemnp" 15, nous lisons dans l'imposante
Histoire de la littérature bulgare, parue trois ans après, Tprivr
e KOMIII4JII4paH no pycHH u PFLHHH HCT01411111111 16 sans que celles-ci aient
été identifiées.

En comparant Pouvrage de Vra6anski à celui de Cantemir, nous
sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'une traduction assez
fidèle, portant l'empreinte du traducteur, même si par endroits elle a été
parfois modifiée et abrégée. Mais cela ne diminue nullement le grand
mérite du lettré bulgare ; bien au contraire, nous y voyons encore une
preuve de sa clairvoyance et de son érudition, car il a su choisir de la
littérature scientifique de son temps l'ceuvre qui correspondait le mieux

ses convictions et aux buts gull s'était proposés. D'ailleurs, comme
V. Si. Kiselkov l'affirme également 17, Vraèanski avouait lui-méme
avait utilisé plusieurs écrits grecs ou. slavons à Pélaboration de ses oeuvres.

IL Les motifs qui ont déterminé la traduetion. Afin qu'on puisse
déchiffrer correctement les raisons qui avaient poussé Vrakanski à réaliser
une ceuvre de telles dimensions, il faut accorder une importance toute
particulière à l'avant-propos de la traduction, qui nous fournit aussi les
arguments nécessaires pour déchiffrer Pattitude de Parchevéque bulgare
envers les Turcs et leur religion.
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19 Voir aussi, T N. Kopreeva, op cll., p. 263
19 11 affirme que : « o6age clabpntaBa H gpyrn opurimazull Teop611 Ha

Hamm Bugeu liFIIDEOBH111{, KOIITO 3acayataBaT ga ce o6Hapojkaa:r. Tatm3a ca npemrt BUMS°
Heroime rIpeAroftopu HIM BCFIRO OT C1,IIIHeIlI4FITa 3a Tprrre peaurrin xpucTualicHaTa,
e3peacHaTa a moxameAauctiaTa» (op. cit., p. 310).

20 Sofronie Vra6anski, op. cit. 51 (traduction française d'après L. Léger, op. cit., p. 424).
21 Hcmopan 6anzapcnant2 Aumeparrtypa, II, p. 71.
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L'avant-propos de l'auteur est une traduction de la préface de Can-
temir à la Kniga sistima, ce qui apparait en toute évidence en comparant
les deux textes ; mais, outre cela, la préface de Vraèanski exprime, selon
toute probabilité, les sentiments et les conceptions de Parchevéque, puis-
qu'il signée de son propre nom, tandis qu'à la fin des préfaces des
deux autres écrits formant la Ispovedanie on mentionne le nom de chaque
auteur 18.

La plupart des idées exprimées dans la préface de la traduction
bulgare se retrouvent chez Cantemir, meme celle qui expose les causes de
l'expansion rapide du mahométisme, panni lesquelles mention est faite
des dissensions entre les peuples balkaniques idée soulignée par B. St.
Angelov comme tout à fait originale, appartenant exclusivement à Vra-
6anski 18, quoiqu'il ne s'agit que d'une localisation du problème, puisqu'il
parle des dissensions entre les Grecs et les Bulgares.

Nous estimons que l'importance de l'ceuvre de Vraèanski réside
dans les motifs qui l'ont poussé à l'écrire et qui sont partiellement exposés
dans la preface.

Parmi les plus fortes raisons qui Pont déterminé à rédiger cette
ceuvre il faut compter le soin qu'il s'est toujours donné pour cultiver
langue nationale, pour l'instruction des conationaux, son grand désir
de mettre à la disposition des Bulgares désireux de lire des livres dans
leur propre langue. Dans ce sens, il vaut bien rappeler que Vraéanski
a été le premier prélat bulgare à introduire le bulgare dans les offices
de l'Eglise : Maintenant je travaille nuittet jour à écrire quelques livres
dans notre la,ngue bulgare. Si les Bulgares ne peuvent rien entendre de
ma bouche, qu'ils reçoivent du moins de moi pécheur, quelque enseigne-
ment utile, qu'ils lisent mes écrits »

Un autre but poursuivi par Parchevéque a été son désir d'offrir
aux Bulgares des informations exactes et complètes à l'égard des trois
principales religions pratiquées dans son pays, afin de prouver la supério-
rité de la confession chrétienne. En soutenant cette idée, Sofronie s'était
laissé guider par des raisons politiques, car en Bulgarie, le mahométisme
menaçait toujours la conscience nationale des Bulgares. Ainsi, Vra'eanski
attirait fiévreusement l'attention de ses concitoyens sur l'incontestable
supériorité du christianisme, afin de sauvegarder la conscience nationale
des Bulgares.

Nous estimons qu'il serait assez difficile de se mettre d'accord
avec l'opinion de E. Georgiev qui considère que « par son ceuvre Sofronie
s'éloigne de la tradition médiévale qui plaçait les chrétiens au-dessus de
tous les autres et s'approche de la tolérance caractéristique des Lu-
mières » 21. Dans toute son ceuvre et surtout dans la préface, l'attitude
de Sofronie e >t nettement antiottomane et antimahométane ; il ne se
montre nullement to lérant ; ainsi, il appelle Mahomète « prophète menteur »
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et qualifie sa confession comme « la religion des cochons » (cmnicria). Le
désir supreme de Vra6anski, qu'il ne dissimule nullement, est de maintenir
et de consolider la foi chrétienne.

III. Considérations sur la réalisation concrète de la traduction. La
confrontation des deux textes, à savoir l'original de Cantemir et la traduc-
tion bulgare, nous conduit à la constatation que la version de Vrakanski

respecté, en général, le texte de Cantemir ; cependant, la période ample
et riche de Cantemir, qui prenait son modèle sur les phrases des classiques
grecs, a dfi, parfois créer de sérieuses difficultés au prélat bulgare, d'où
les petites inadvertances dans la version bulgare. Aussi faut-il souligner
que la traduction de Vraèanski ne constitue pas une transposition méca-
nique de l'original ; le traducteur a fait des efforts évidents pour offrir
aux lecteurs un texte lisible, adapté à l'esprit de sa langue maternelle et
surtout, simplifié, puisqu'il s'adressait à des gens moins instruits que
l'auteur de la .Kniga sistima'. Dans ce but, Vraèanski a essayé de donner
aux chapitres une nouvelle disposition, celle qui lui a semblé, probable-
ment, plus logique. Ainsi il a placé le IV-e Livre avant le III-e préférant
d'écrire d'abord sur la creation du monde et seulement ensuite sur sa
destruction et l'Apocalypse. Il changea aussi la place du chapitre traitant
des reliques du prophète, qui se trouvait chez Cantemir dans le I" Livre,
en le plaçant après les chapitres sur le paradis et l'enfer. Vra6anski renonça

la division de son ouvrage en. Livres et Chapitres, comrne l'avait fait
Cantemir et opéra aussi ouelqttes changements dans Pordre des chapitres
sur la science du Coran, qu'il plaça immédiatement après les données
sur les reliques du prophète. Dans le désir de simplifier son ceuvre, Parche-
véque renonça à quelques chapitres du Livre sur la biographie du pro-
phète et comprima dans le dernier chapitre Les sciences qui occupent
chez Cantemir les sept derniers chapitres du VP Livre.

Nous venons de le dire, Vra6anski avait destiné son livre à des gens
moins cultivés que ceux auxquels s'adressait Cantemir et c'est pourquoi
il a éliminé du texte les passages trop savants, comme par exemple, le
commencement du r Chapitre du IN" Livre PLitena meo.aoeuu (Cantemir,
81), où l'explication de l'unité et de l'intelligence (Cantemir 94), etc.
Pour convaincre son lecteur, Vraèam,ki annota Eon manuscrit de petits
comrnentaires ; c'étaient parfois des propositions exclamatives, par
exemple : 13142five RooapHoro tinfta Hawke Bpeme » (200v), ou : « Dome
MOR, 6nBa an Tan pa6oTa, Rani ayrfaTa HOJIRO aeman roaffma ;la raleae y
paHaBa II a n Hp14J10M14 » à propos des miracles de Mahomet.

La comparaison de la langue des deux textes met en lumière des
éléments extrémement intéressants qui indiquent : 1) des differences
intentionnelles et 2) des différences involontaires.

1. Dans la première catégorie peuvent être groupées tous les élé-
ments qui démontrent une simplification du texte, afin de le rapprocher
de la langue commune. Ainsi Sofronie remplw les longues phrases qui
abondent en constructions participiales par des phraEes formées de plu-
sieurs propositions coordonnées ou avec un petit nombre de propositions
subordonnées, par exemple : «Toff npoporc, HaTo paacmoTpri Tatimar
62111111 Hermpetiemibm m4nocTaHoBJIemme Began:ail npemyBpOCTI4 H ray6o_
tiatirung tann 14 Barion 6mmuii, noaxanlle n sHafteinfe tragacoe H ToBa Harr°
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22 Les exemples sont extraits du manuscrit 1204 de la Collection Pogodin (noté Vr.)
et de l'ceuvre de Cantemir citée plus haut (notée C.).
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pascysna Tosa npHaosHo rosoprin »(Vr. 180 r) 22 tandis qu'en russe
nous trouvons : Ilpopoic yo no BBerBa TatiBb1 6onille Henspenemme,
nocTaHosneHlie senmAH npemyspocru, nI4111,1 11 33110H ray6onatiumii paCCMOTIllm
yM03pwreabcTsom, HH0 ico lICIMIT3111110 nenosenecsnx Hao6peTeH1ÌA H 1103-
Hamm FIX yeepsHo npHawsHacH, H3 ero nce CJIOB npsnensHo paccyassammemy
ys060Hscrsyer » (C.1) ; on bien bulg. : Hoti tiBBH qaBH aasoH He aHaH (Vr.
180 -sr), qui représente la proposition russe : sHaima cmpenb aasoHos
ICTO aHmaercH » (C.2).

VraCanski élimina quelques comparaisons rhétoriques, dont le sens
lui échappait ou dont il ne voyait pas la justification, par exemple,
proposition « Aim Ha nusHticsom clime HcsycHTH umea samem4 » (C. 1)
qui représente pour le prophète la modalité de séparer le mensonge de la
vérité, ainsi que d'autres propositions semblables, qui rendaient le sens
de la phrase assez difficile à saisir, comme, par exemple, l'allusion à la
parabole biblique du chameau qui devait passer par le trou d'une aiguille

CymmyreabCTBa Hmesumx o 6orarom cnacTlicil HiviyiHeM H O ripOinecTBHH
BeaB637ga CHBO3e HranHe yum » (C. 5), qui manque dans la traduction
bulgare : Taso ca cymHssann aapas 6oraToro, uo pene Xc TpysHo ca
cnacHsa » (Vr. 180v). Dans la plupart des cas, Sofronie a abrégé
le texte, en éliminant des propositions, des paragraphes ou mérne
des chapitres entiers. Mais, parfois on constate le phénomène
contraire : il ajouta de nouveaux éléments. Ainsi, il a énuméré toutes
les considerations sur la religion du Coran trouvées chez Cantemir,
mais il les a rapportées aussi a la confession judadque, au Talmud,
paree qu'elles lui semblaient probablement appropriées. En voilà
quelques exemples : « MHO erBa B pysH sHary I-Cypaua BOBM6T » (C. 3) et
o Taw) B pyne CBOVI TaAmya HHHra eBpelACRaft H Kopana Typensoro soamer
(VI. 180 v) ; ou : r. o Ho Tla paccysirr nwrareas Ham myxammei_kaHcsoro
aasoHa, TOeCTE, RHurll I-Cypata sosapHylo BO upassy » et bulg. : «Ana

paaymeer =unarms Ham Tarucyacsuti u 'Copal-mull 3aHOHM, HaHO Ca
RHI1r14 B npassy sosapHsm ».

Le phénomène se répète mkne quand il s'agit des a-ateurs qui ont
étudié le Coran, auxquels Vra6anski attribue sans hésitation l'étude du
Talmud aussi : Ana Aa ymonny, no ca. 614JI14 143 xpHcrHainve Camosar,
Peoprun RespHH it Apyrkm I1JO sepxosHo yemorpum4 moxamegallcspo H
Tanmyscsylo XI4TpOCT » (Vr. 180 v), tandis que Cantemir disait : « Ymonny
Hs xpHcrsaH Camosara, reoprim Hesplina H npoTnnx, soropme nosepxosHo
myxammexkamsyps ycmorpmua xwrpocrb » (C. 3).

La traduction bulgare présente deux légendes qui ne figurent pas
dans l'ceuvre de Cantemir, à savoir, le récit sur l'origine des arabes (placé
à la fin du chapitre 2. Cnaacatue o Ditlitnue Moxameaoee) et la légende sur
l'amo-ur entre une jeune fille russe et un prisonier turc (inserrée à la fin
du chapitre 87: Hoeecm o noape6attuu u nauunanue ydgeputux Atoxa,steaan-
cxux).

Dans sa version, Vrakanski s'efforce d'atténuer les expressions et
les mots qui lui semblaient obscènes et remplace ou élimine systérnatique-
ment les Clements considérés trop choquants, par exemple : « Oena6Hs
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Hoeg HeBoagepatamm tipeBoyrogng H nogtipeBecHoe ygliaa » (C.6), qui
deviennent chez Vrakanski « Ocaa6Ha Bce Hempagepataime, npeBoyrogHe

gteHoHelicToBurno » (Vr. 180 V); ou bien chez Cantemir : « FocnogurBoBa-
nrie Baxyca H BCRROe Bcex tiyBcTB ycamtgetme H cBep6eHlie » (C.6) et chez
Vra6anski : « FcHATBoBaHlie Baxyca H Bcglioe TeaecHafi gyBCTBa yeamt-
geinie » (Vr. 180 v).

2. Lorsque la traduction s'éloigne involontairement de l'original,
il s'agit d'une comprehension incorrecte des constructions plus compliquées
ou d'une confusion des significations dans le cas des homonymes.

Ainsi, une première catégorie de différences involontaires est
expliquée par la segmentation incorrecte du texte original et l'ignorance
des rapports de subordination entre les éléments de la mème proposition,
par exemple : « H6o aule RTO liCTIIHRLIA HeTHHHoro 6ora 3artoll He noma »
est traduit en bulgare par : floHegte Hoti ecT vicTmiclinft xIJIBR 11 noanaga
licTimlibili 3aitou 6Hliti » oil le traducteur a divisé la proposition et a
introduit une copule entre limo et UCMUM-Gbla dans sa traduction, sans
remarquer que l'adjectif russe asccmumblii déterminait le nom 3anott
et l'adj. UCMUnii080 le nom 6o0a.

Aussi, la proposition russe : « HamepeHHe ero maao npocTpaHHee
14CTOJIR0BaTil He oTlirrilimcg » (C.4) est traduite par : «ga ce He crrermm
ga ncToarzyname HeroBoe maaoe Hamepenlie » (Vr. 181 r), où le traducteur
a ignoré la valeur adverbiale du r. Accuto et l'a compris comme détermi-
nant adjectival du nom iicatepettue.

Lorsqu'il parle des pays où la religion mahoniétane était pratiquée,
Cantemir nous informe qu'ils comprenaient : « EgBa aH He Bcio Acmo,
Beamo tiacTB ApHRH IT HemeHmuyio 0 MO Esponia » (C.7) ce qui
devient chez Vrakanski : « EgBa all He BCIO ACHIO H Beamtali gam' Acropintll

manan EBpona »(Vr. 181 v).
Une autre catégorie de différences involontaires est constituée

par les traductions inexactes des différentes significations des homonymes ;
nous nous contenterons de donner un seul exemple, à savoir la traduction
du mot r. mamona richesse, diable' »,rendu en bulgare par lienpaeaa 'men-
songe', quoique le texte nous montre clairement qu'il s'agissait du sens
'diable', opposé au dieux' : « Megtgy 6aariim li 3JILIM gyxom pa3HCTBHe
mopgine, HOTOpLIA 607RHM, manoBennem ocelleinnaii, HoTopial1 Jf OT MarK07 tb1

yurpoex eon:. (...) ga pacno3Haem » (C. 2) et : «,LJa pacyntgaBame meHtgy
go6pbm 14 9JILIH yxose ROfi OT 6gtecTBeHnoe HoBoamlie npoBogeH ecT

OT HenpaBgbi HaTortmell, (Vr. 180 r). Le traducteur a probablement
lié le mot mamma au verbe russe mamumb `tromper'.

Dans la conclusion de notre brève étude, nous tenons A, souligner
l'importance de l'ceuvre de Vrakanski pour la culture nationale bulgare
et pour la littérature moderne de Bulgarie, dont elle marqua les débuts.

Il convient également de noter que, par ses dimensions, la langue
et le vocabulaire utilisés, par le talent narratif dont l'autenr fait épreuve,
l'ceuvre de Vrakanski marque un mcment important dans l'évolution
de la langue bulgare moderne ; nous estimons qu'il serait néeessaire d'éla-
borer une étude plus détaillée là-dessus.
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Diana 1. 0 HmeHax Myxammegomax
r.naBa 2. 0 Myxammegosom
TnaHa 3. 0 nepcoHe Myxammegone
Taaea 4. 0 Hpanex Myxammegom:ax
Diana 5. 0 Haqaae InHenpopogecTna My-

xamegona
Diana 6. 0 HocripHHTHH gaHoua
raana 7. 0 B3BITIIII Ha He60
FaaHa 8. 0 CHFITIIII C He6ecH
roasa 9. 0 qygecax Myxammegonbix
Diana 10. 0 HHmx gygecax, o AlikepH ero

H O IIICJIO HieH
TzaHa 11. 0 moiHax Myxammegonmx
rilasa 12. 0 HacolegHHHax MyxammegoBbix

Iinuea emopaa. O Kypane
rzaHa 1. 0 HmeHax HypaHa
raasa 2. 0 mime MyxammegHe
FilaBa 3. 0 ygeHHH HypaHoHom
raaHa 4. 0 HoHaaaHHH MICHBOCTH Hypa-

Hosort
Taasa 5. 0 IIITH.TIO HypaHoHom
F.naHa 6. 0 TpygHocTH Habma HypaHosa

linuea mpemun. O anonanuncuee xam-
dst ancnox

tlaCTb 1. B oftecTHe
ilacTI, 2. 0 3Hamemoix HoHeil Milpa npeg-

FiHnHiou.04x
liaeH HpopotiecTsa o HaxoatgeHHH 6eHHa-
c4eport
liaeH o HanageHHH gegmgamana
I-MOH 0 CHVITY114 1411CyCa XpucTa
cineH o Deg)Hxygat H MeegatHygni
Mao" o npvnuecTHHH ga6eTy.nap3a
T-LgeH. O comiHe OT Banaga HocxogHTH

Hmymem
T-IneH. O aalunotieHHH HpaT noHaHHHH

0. o Ho3HpaigeHHH HypaHa HaHH Ha He60

ilgeH o nanagemar gbukia
1-13TeH o Tpy6e poHiaHoH

Knuea nemeepm as. 0 meoaoeuu .ifyxamme-
aancsoti

FaaHa 1. 0 Teogorllu
raaHa 2. 0 603e
Paula 3. 0 nposHgeHHH Han npommcne

r.gasa 4. 0 co3gaHHH npegHapiumnux Bee-
CO3AaHHe

TaaHa 5. 0 aHreaax, gnaHomax, g}1{11HaX
H npoTgan

Egarta 6. 0 co3gaHHH mHpori
FaaHa 7. 0 cosgaHHH Agama 11 EBBbI
rnaHa 8. 0 npopoilex oT Agama go Hon
"'gum 9. 0 HOIT
Taarta 10. 0 Aepaame H tiagex ero
rnaHa 11. 0 MoticeH, AapoHe H MapHH
Tgaea 12. 0 AaBbige, CoaomoHe H npo.putx
Toarta 13. 0 AaexcaHgpe BeaHHom
r.naHa 14. 0 rocuoge klucyce H o npo6na-
r0ca0HeHH0ft gene
Diana 15. 0 CBFITIAX xpricTHaucHvix
Enana 16. 0 cHoHgaHHH mHpa
TnaHa 17. 0 o6igem HocHpeceHHH H cyge
r.naHa 18. 0 IICTR3aHFIH rpelummos HepHlax
Tgasa 19. 0 Apadioe
Diana 20. 0 age
T.naHa 21. 0 paio

Hnuea namaa. O peatteuu myxammeaancxoti
Diana 1. IlpegHcaome cogepacaulaa
rnaHa 2. 0 pe.nurHH myxammegaucHoti B

o6igecTHe
rnaHa 3. 0 rycne H a6gecTe
rgasa 4. 0 Hamme
raaHa 5. 0 ypygat
Paula 6. 0 ragat
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Enfin, il nous faut réitérer 'Importance de eet impressionnant
travail pour les relations culturelles et littéraires roumano-bulgares ;
compte tenu de la signification des deux écrits pour les littératures natio-
nales auxquelles elles appartiennent, nous estimons qu'une édition bilingue
serait souhaitable.

Nous donnons en annexe la table des matières de rceuvre de Cantemir,
suivie par celle de la traduction de Vra6anski, ou nous avons noté après
chaque chapitre le numéro du chapitre de la Kniga sistima auquel
correspond.

ANNEXE 1.

OIVIABJIEHRE EMU' IIEPBOr0 TOMA
II H MIX cogepazaiguxen ram)

Knuea nepea. O aareenpo polo Myxammea e
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nasa 7. 0 3arionegax HypaHoshix
FaaHa 8. 0 genex H ap3y H cymieTy

Haleataulux
D'asa 9. 0 genex i camomy cyHHeTy

Haaemaigax
nana 10. 0 30CJIy14114T0J1bHbIX HO HeHym-

Hhix 3anoaegex
Paula 11. Haaeatamam H ilOap3y
cyHHeTy CyTb 14 HyumaH H aacaymuvreahHam
DiaBa 12. 0 Himix gemex 3acnyamTeabHhix
nasa 13. 0 3anoBegax ramal
Diana 14. 0 rapam
l'aula 14. 0 meHpyr

Knuea utecman. O UflbX peinteuu Aiyxamme-
aancnust yunaebt

IThaBa 1. 0 gyryH
n'asa 2. 0 cyripymecTse
D'asa 3. 0 pa3Hoge
Diana 4. 0 norpe6aHHH II HOMIlliatum

ymepumx
IThaisa 5. 0 rpo6Hulax iumixon
Diana 6. 0 npa3miiimilh1x guex
TaaHa 7. 0 npamimiltax rromiTiimeciudx
Emana 8. 0 ceitTax gepI3FILLIeB B o6mecT3e
Diana 9. 0 nephix ceHT gepilmucHnx

OCHoBarreaex
Diaria 10. 0 ceHTe meanemd gepHilmen
D'asa 11. 0 ceHTe 6ewraimi gepardineu
DiaBa 12. 0 cerere HaaeHikepid gepinime3
Diana 13. 0 ceHTe HaitpH gepmdmea
Enana 14. 0 Topmat e6pH6yrapii

max

ANNEXE 2

OIVIABJIEHHE OBITTAIOIIIMXCH B KH113E cEn

CHcnima moxamegaHcHan n pemirpri rix
Cita3aHHe o Hfidnie Moxammegonoe JIIICT 3, (C. 1,2)
CHa3amie o socripHHTHe 3aHoHa micT Tk (C. 1,6)

B3bITHII Moxammegy Ha H60 JIHCT TOIIHIIIe Ha o6opoTe (C. 1,7)
CHHTHH OT 116C H ghla HpaTH namd soaspamemdfi JIHCT n (C. I, 8)

lIosecT o mygecax Moxammegomdx micT r (C.I,9)
gyprTix mygecax Moxammegoahix, rime 06HOCHTCH B npocuiti Hapog JIHCT Ha o6opoTe

FI (C.I, 10) -
11oBecT o Moxammegophix HacnegHatax, nx ne oml HapHgaioT BX Acra6e ancT 31( (C.I,12)
CHazaHrie OT Hmiry MoxammegHH pemeHHanJIHCT 3I(C.11, 2)
H3maremie OT camoro HopaHa Hpome xplicTimHoiroi IICTOpHH Hato Moxammeg mmandifi

npopoii ecT J1HCT iii (C.II, 4)
licTopmi o IIITHJI0 HopaHomdii, ciipem o nprinime ero JIHCT Ha o6opoTel (C.I1,5)-
'losen' o 6roczomie moxammegaHcHoe micT Ha o6opoTe le (C. IV, 1)
HosecT o comaHvie HHH014 /11413HIIII Benin ripensge ucero miga, Tato DeppoT mime JIIICT Ha

o6opoTe HB (C. IV, 4)

Emula 15. 0 cexTe egremil gel:laminen
D'asa 16. 0 cmiTe ridapeim geparimea
D'asa 17. 0 a6gaa ypriali H 6yikamna

gepimmax
D'asa 18. 0 ceiir gephamax
Diaria 19. 0 epecmx myxammegaHcmix B

o6niecne
D'asa 20. o epeem paiDani
Dia3a. 21. o epecH myHacyx
"masa 22. o epecH maaaymii
DiaBa 23. o epecH HlimmuyamarH
DiaBa 24.
n'asa 25.

o epecH me3aHhi 6aHrii H npomag
epecH HitipaHhi

Faasa. 26. 0 epecH xaripeTH
nasa 27. 0 epecH myammani cemic
DiaBa 28. 0 epecH Gel-mula
D'asa 29. 0 epecH Haghmagemi
Diaria 30. 0 epecH mymcoromlypeH
Drusa 31. 0 epecH nyTm
D'asa 32. 0 HgonocayaulTeaex myxamme-

gaticHHx
UnaBa 33. 0 aTelicTax myxammeriaHcHirx
Dia3a. 34. 0 Hayttax myxammegaHcHtlx
D'asa 35. 0 riepnoti ymeHHH macTH
Diana 36. 0 ymeHHH Hmua
D'asa 37. 0 HayHax pemtam reHiuice

ripoviam
nasa 38. 0 aorate, phyropnHe H npoTmam
DiaBa 39. 0 HayHe HmeH 6witecTHemulx
nasa 40. 0 HayHax paca, chirp, TbUICIAM

14 nporriam
DiaBa 41. 0 HayHax daa, guin3yah1i

npoTman
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11popogecTao moxammegaRcHoe o naxonnkeHHe H iianaeHae pOR 6enHaccbepos JIIICT d
(C. III, 2,1)

MoxamegaHcHoe npopoilecTao o HanagenHe TegatHaaa, cape.' o npknnecTanH AHTsxpscToas
J114cT Ha o6opoTe OB (C. III, 2,2)

llonecT liante 143FIBJIReTCF1 ITO cogepncHT ytiennn acero KopaHa nace B HpaTge ecT JIIICT
or (C. II, 3)

llosecT moxamegaucHan o 6oae amcT og (C. IV, 2)
HonecT moxamegaHcHaa o nporHgeHrin 611B4H 3114CT OJ (C. IV, 3)
lloaecT moxamegaHcHan o BeanHom AaexcaHape os (C. IV, 13)
110BeCT moxameAaHcnan o cTLIX XpCTIlaHcHI4X 11031141C0 cfl alianT y HI4X 3111CT Ha o6opoTe

n (C. IV, 15)
Ilpegmcacome o maxomegaHomn paaHrkm Ha Tontge aucT Ha o6opoTe (C. V,/)
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IloaecT o arraax 14 o gnumax, HaHo olía' aepyBaT alicT Ha o6opoTe Hg (C.IV, 5)
110BeCT O CO3R31114/1 mnpos, cHpeti CBeTOB, Hito Ine OHhI cHaayaaT, 14 sepyBaT, JIHCT H3 (C.IV,6)

IloaecT moxammegaHcHan o coagainn4 Agama n EBELI 14 o nepsopogHem rpece, anCT
Ha o6opole HO (C. IV, 7)

IlopecT moxammegaHrHan o pnge 14 o rpopogex OT Agama gaiHe go Hon, ascT Ha oisopoTe
as (C. IV, 8)

IlosecT maxommegaHcHaa HOH pan n o scemspHom noTone, ascT ar (C /V. 9)
IloarcT maxommegaucHan o Aapaame v o uagex ero, axcT ae (C. IV, 10)
IloaecT maxommegaHcHan o Maleen H o Aarnge n o MapHH (ecTpai nX JIHCT 313 (C. IV, 11)
llosecT moxammegaHcHan o AgBe upe H o cbme ero Ccaomone n o x,ponix aucT HR o6opoTe

a0 (C. IV, 12)
CHaaaHlle II noaecT moxammegaHcHaH o npasegHem Ploae ancT ma (C. IV, 12)
llosecT moxammegaucHaa o rcge lince XpcTe cncaTeae llamen H o maTepe ero npc6arcae--

Heil Ama Mapan 1HCT Totbme Ha o6opoTe (C. /V, 14)
IlonecT moxammegancHan o cHolNaHHH mepa h P rccaegHbin gen nTo xo,ieT 613T11 JIHCT me

(C. IV, 16)
rloaecT o npninecTann Aa6eTyaap3a ancT m0 (C.III, 5)
IlosecT HaHo caHHe OT aanaga nocxogHTH xmaT a He OT aocToHa ancT Tohncge (C. III, 6)
IlosecT o saitaiogeHme apaT noHanHne acem 4JI13Hom TOH3He J1HCT Ha o6opoTe (C.III, 7)
IloaecT oBoupameime HopaHa naHH Ha H60 OTHIOTIO ?He H crilme TincT H (C. III, 8)
IloaecT o HanageHne gbiM Ha aemaio Ton3nTke J114cT Ha o6opoTe (C. 111,9)
lloBeCT O Tpy6e poromaR B 1{0111H1 Milpa TOIn 31pcT Ha c6opoTe (C. III, 10)
IloaecT moxammegaHcHan o algem acex nocHpecemm H o nocaegHem cyge alICT Ha o6opoTe

Ha (C. IV, 17)
lloaecT o 14CIIHTaHlii4 rpennunioa mycyamaHoB., J1HCT Ha o6opoTe 17-e- (C. IV, 18)
IloaecT o Apacl5e, 41.0 eCT Apaci) aHcT HS (C. IV, 19)
floaecT maxommegaHcHan o a)le, tiTO H HaliOBbin ecT ag ami, Ha o6opoTe B3 (C. /V, 20)
IloaecT moxammegancHan o palo, HaHos ecT pan II HaHo 6ygyT mycanmambi HinBeTH y

Hero JIIIcT Ha o6opoTe HO (C. IV, 21)
110BeCT O monlax Moxammegormx IllicT 53 (C. I, 11)
llooecT o HmeHax KopoHa, ancT Ha o6opoTe r (C. II, 1)
11013eCT o ripipu4He HopaHosoft, HaHoabim Hortapcmom KopaH nponanegeH 14 HanncaH 6bicT

avicT Ha o6opoTe e (C. II, 3)
flosecT TpygHocTH pagir apancHoro Ramita manT moxamegane HaHo ecT HopaH caos() 6Huie

ancT Ha o6opoTe S (C. II, 6)
IloaecT oTHposHmeaHan npoaenlaHHH antenpopotta Moxamega o aeigex Hmynuax 6brrn

npentge ganta mllp He norn6HeT aHcT ski (C. III, 1)
MoxamegaHcHliti anoHaaHnc o gnnax H o sHamenHax unte npegaapnamnx HoHeg milpa

ancT Ha o6opoTe Tontge (C. III, 2)
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(.4 'IA .0) othicoa. amodogo ell 1Hr x113.1011EVONEx0Yi xl1H08hH,I,Hir011 XVHHH118pdri O,430(101/ 
(9 VA '9) 0,43Hr OHL VIOL VII 014HUELSHIlffedu Half trivihinuilll 

(9 `TA .0) vid ,43111f uriviaerli4dPii lairEIONT Hfinliepdu fficad):t 
(9 VA .0) oud alodogo Bu 13142 01034011e11014Tx0W ewedIfeg oxeireve o logeoji 

(9 '1"A ',9) 
eud olodogo pH a.oxir 1,01.Slitt8Pd11 F1110 03E11 xHHOHptfaiktPx0Vi xaxli xrixhinitteedu o Ioaaoll 

(g 'TA .0) aud amodogo BR ,Loyiu llimaluoomi o 11 

galieSik xprixquxo 14 xrid9Pdx hOZHO 4am:wig 14 aolcuain xeinxgodi o a.paeoll 
(p `TA 40) ard ,10111e xH11011Envi-ex01k 01111PHIM011 u 1111Hp98dd0 0 10031011 

(0 'TA .0) ud aLodogo g ,L3Hit PHPret 0,10F1H0H,4300d1 o 10H8Pd .1,00H011 
(£''IA 9) lid 

-alodogo PH 10141r OWED SH0311 0,431 1HIOS1110 'en° hOdH3 `1310313H'el101111x011 ansI8Pd O .43011011 
(g `TA 0) a.Lodogo OH 01111140J1 1314r 310HHHINHOH 011HEs1011118pdli 001Sdr o 

(g 0) HHd ,L3Hr H1111031 o loa alicll ocuaaaeSduSa aodSdIf 
(g `TA 0) 8Hd 1,3Hir vg0H3HP11014rexOW 011,1,303HSdliS0 o aDaffoll 

(T `TA .0) alid ,43111t 01S313HE1101i1ExOvi S&L( xilluweHdrioaoll aimeeadgo 
(T 'TA -0) ar,odogo VH o31140,4 ,LOH1r xHH3HP,Lir.k3 11011143 OHHEead90 0111resIOH1e11dil 

(j VA *0) ttHd ,43111r x11 0HHP80d90 hodH3 `1410H3HEValkex014,1 8H01.1S11 O 10811011 

(gT 'A .0)Hd 10Hir x11113S111 110dH3 `,ISdH0141 oIIPH311P1101fexOW 1,00e011 
(T `TA.0) Iod ,43141t 011101101 via0HHH oHp11140111,001101r3 u HP1111,439hir9id0,431,4 

(fr 'A -0) 
0,40d090 PH ,401112 `01111eirEd98011 xHil L 100 OHM h0d113 01ted11j O ire31311-811011ex0131 130E1011 

(ET `A .0) 010d090 
01111140,4 1,3111r HHJHrad H1111311elf011111011 LO xneiramiroueozt hadno `ifeeirea xo1oaoua8 o 

(gr 'A 0) id ,43Hit HOXSH4Ç0 OHHOMISHOH03 1111ed 

(gr A -0) 013142 0113111101 pH 8HH8irlISH01103 00310H0311 Inted 
(gr 'A .0) iad 1,3Hir ecionedox *EH031118 00H0 111811 H 130111 11.411hit 

9) ittd 0.40d090 PH 13111e 01e3Hh 0011hOdS 11H NiteHI3dx 03 9v1H0dHWHdli 

910d090 pH 011140.1. 13141e 141ATEHP110ViOxPvi 1114114003 03 0HaadmviHdli 00Hh8ll 1411Ed 
(gr 'A .0) iad ,L0141f 00343H1111014111xOW oolOvilifid1101Ved,43 Hred 

(gr A .0) alod090 PH 01131(401, 1311er HI4HOHE110wEx0v1 I0d110111 1111Ed 
(al 'A .0) Ind Iollir ettEredu migriqualmuSinve uatt xHHHHH xiciScht O 4308011 

(ir 'A .0) go EH 3E40,1, 10141e OLLLOaramahSw o uai,aliodgolt H11,439111 
(ir 'A .0) id 13111r mooliadH o umattodgoll 

(jj 'A .0) -go PH 311401, 1,3Hlf ainiouotbitociell 0H,L0r0L14hS1i ualatrodgoif ireId08,Lah 
(17 'A 0) od Jouir 011Ire3Hd0118031 raIo1od9011 HpIadj, 

(u 'A .0) 14d ,1,31fir 0HHPIIISir3011 HUH OHH0d0H011 ir0,40110d9011 ispdOla 
'0) 010d090 PH 03H40,4 10111e 011HH113T011 011011 H111101,111xOW r0,40110dd9011 Lrendall 

'A'9) ad 10111r ,reacarreHHchl SIalIHS3 Sedpcp H 031w fieJS It 14 .409EI0ll 
(or 

-090 PH 10Hir xicill0HPd0H x011011011118 L xvill11111SH8H OH xrieiramicgirove ximSdt o ,1,0011Oli 
(6 'A '9) Vd 13111e ',1,11111.gir0118 Pleat .1e31101r1111H P,LaHHS3 01011113 olf WHIT 10811011 

(g 'A .0) alintffom al.od 
-ogo 11H 10111f Sed11d0 H 14 S10HHS3 31 a,emorlidu 83H14 iroiÏ xrixquannieSiroee xim.gdli o Li.aalioll 

(z 'A .0) ed rouir xricionedox xaVauoiree o 
xaralf 11141111e0d xuqRqIeoLumgrr HHHII11V8011 14 xvillqualmaiSitne HH31311P110141PxON 0 13811011 

(9 'A .0) ah 8,40d090 EH ,43111e HLaosa HOHEM L BEHinaLS 1,0011011 
( 9 'A 0) Ph 1,0141e 01121 ,L11d0111 

Oih 11 PH0110inipx0ix p90d1 0HH8HOU34O1I 11H SHHORT pH NHPravipx0W ,414110x OHPH 10811011 
(9 'n .j) 1111 ,LOHIL `1fIEH4d01103 031E31 `OWE8EviEd H 0,43811 O 430E(011 

(p 'A .0) all 0,40d090 pH 1,311r °Nadu 0031 11 II ISOLLEMBIni 0311131 08eiteH 0 10813011 
(g `A.0) flu 10111e ir5S1 13a Olh '0130119'e o H 01e3Si O 10011011 

(g `A*9) lu 1,31112 HOHI3Hd01103 

X1111 L aa.tootago H alfodux 11 OHM `I1e313H1111014ex0101 HEM& H H1411 1.0(1113 'ximinrad o .L0011011 

(or 'A 
(31 'A '0) 

(TrVA 

.0) sd mod 

nisxvortiA tiva IIINSLNIVO Ha alum Nn,a Nomonavtu, IT 
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HomecT o cewrax AepHumem, cupeti o gmHax aaHomimmom moxameAaHcHmx aEcT Ha o6opoTe
pa (C. VI, 8)

llosecT o nepEux ikepEnmecxxx cererax ocHoHaTeaeil JILICT Ha o6opoTe pMB (C. VI, 9)
IlepEan cewra gepmEmem meHaemm HapEmaembix aHer Ha o6opoTe pmr (C. VI, 10)

meHHEe MeLIJIeBbI gepmunem JJITCTpmA (C. V/, 10)
IlepemoHrtm cxoTkOmma gepranuecHan arier Ha o6opoTe pmf (C. 10)
BTopaH cewra AepEHmem 6eHTaIIIH 30BOMBIX JUICT Ha o6opoTe pM3 (C. VI, 11)
TpeTaH ceHTa AepEnin HaaeHAepm HapmHaemmx m'in Ha o6opere rmH (C. VI, 12)
ileTmepTaii cerera TkepEmun4 Hamn4 Hapmgacmbix, avier pm0 (C. VI, .13)
IleTaH cemTa Aeprulin TopaaH H e6pE6yrapH 30B0MbIX JIIICT pm (C. VI, 14)
Illeeraff cerera TkepEniu e6pm6yrapH HapmHaEmbix ayer Ea e6opoTe TotHe (C. VI, 14)
CeTkmaH cewra aepEminem erAemH Hapmuacmux alICT pa (C. VI, 15)
OcmaH ceHTa Tkepmmu reapembi HapmHaembix Ha TOM amere Ha e60poTe (C. VI, 16)
,IkemeTaH cewra mepEnm a6Aaa Hapimaembix JIHCT pHE (C. VI, 17)

eurr asi celen AepEmul ceHr HapmEaemux nHer piir (C. VI, 18)
06paa EpomeHme MJICTbIHH gepBHIII JIHCT pHO (C. VI, 18)
Ilomeer o epeceN peamrEE moxameAaHcHEH c6peTaKiHkxcm B c6wec1Ee JIECT pe (C. VI, 19)
Homeer o epecH paspani 30B0Mblii Bate Ecemy riepcmAcHomy Eapomy OT ripotnix mexamemaH

nrummTaeTcH ame', pHS (C. VI, 20)
llosecT o epeceE myHacyx HapmEaemmx aHer pHa (C. VI, 21)
IlomecT o epeceE maaaymH HapmEaembix "mur pHE (C. VI, 22)
Homeer o epecen HEmeTynaarli EapmEaEmmx Ha TCM amere Ea c6opere (C. VI, 23)
Homeer o epecell meaaHH HapmEaembix JIVICT pHa (C. VI, 24)
Banca epennE4 Ha Tomatme m'ere (C. V/, 24)
MycHppm eperium naHH Ha Tommae JIHCTe (C. VI, 24)

Ilomeer o epeceE EmpaHH HapnEaemmx JIRCT p(C. VI, 25)
XampeTH epeTium Ha Tommw apicTe Ha o6opoTe (C. VI, 26)

Ilomeer o epeceE myamaam Hammaemmx JILICT pa (C. VI, 27)
Ce.necia epertum Ha Tomnle amere (C. VI, 27)

Ilomeer o epeceH mymcoloaAypeH raemLin JIMCT pvU (C. VI, 30)

Ilomeer o epecell aym raemmll JILICT TIA (C. VI, 31)
Homeer o kmonocaymil4Teaex H 6ea6oniliblE moxameTkaHcHmx BHCT Tole Ha c6opere (C. VI, 32)

epeceu 6yTHepeeT Ha Tomame ameTe no-moay (C. VI, 32)

epeceE Hea6nepecT JIHCT pe (C. VI, 32)
epeceE rfiEnepecT Ha Tome amere Ha o6opoTe (C. VI, 32)

HOBeCT O 6e860HCHbIX cHecT maie 6ra HeaHaioulmx Ha Ecnomegyiolimx Ha Tommqe amere
no-moay (C. VI, 32)

Mi:leer o HayHax moxameTkaHcHmx nolunaembim JIECT Ha o6opoTe pka (C. VI, 33)
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Documents et témoignages

NOUVELLES ÉDITIONS D'ACTES NOTARIÉS INSTRUMENTÉS
AU XlVe SIÈCLE DANS LES COLONIES GÉNOISES DES BOUCHES

DU DANUBE*
Actes de Kilia et de Licostomo-

OCTAVIAN ILIESCU

De toutes les colonies génoises fondées vers la fin du =le siècle 1

dans la région du delta danubienà, savoir Vicina2, Kilia3 et Licostomo a

* V. également notre note précédente, concernant les éditions d'actes notariés instru-
mentés à Calla aux XIII XIN siècles et publiée dans cette méme revue, 14 (1976),
p. 522-529.

I I' est certain que les Génois ne se sont établis n'importe quelle part dans le bassin
de la mer Noire qu'après le traité de Nymphaeum (1261) ; la colonie de Caffa méme ne fut
fondée que peu apres 1266 V. en ce sens W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Mogen
Age, edition française par Furcy-Flaynaud, II, Leipzig, 1886, p 156, 163.

2 Sur Vicina, A consulter l'étude, d'un intérét capital et toujours actuel, que lui a con-
sacrée G. I. BrAtianu, Recherches sur Vicina el Cetatea Alb& Bucarest, 1935, p. 9-96; au
sujet de l'emplacement réel de cette ville fanteme, v. Petre Diaconu, Despre localizarea Vicinei
(Sur la localisation de Vicina), dans e Pontica », 3 (1970), p 275-295, avec toute la biblio-
graphie antérieure, à laquelle on doit encore ajouter : G. I BrAtianu, Deux &tides historigues I.
Encore la ville fantiime : une mention de Vaina au XV le siècle, dans e Revue des études rou-
maines e, 9-10 (1965), p. 34-38; Petre S. NAsturel, Les fastes episcoraux de la niétropole
de V icina, dans e Byzantinisch-Neugriechische Jain kticher *, 21 (1971), p. 33-42; idem, Le
littoral roumain de la mer Noire d'après le portulan grec de Leyde, dans 4. Revue des etudes
roumaines », 13-14 (1974), p. 121-134; Petre Diaconu, Pacuiul lut Soare Vicina, dans
e Byzantina e, 8 (1976), p. 407-447, pl. 47-58.

Au sujet de Vicina, ajoutons encore qu'en 1968, nails avons signalé un-e brève information
concernant un certain Tagliaferro Ferrando da V exzEa (Vicina ?), qui était mentionné dans
un acte notarié instrumenté à Génes, le 27 octobre 1274; v. Octavian Meson, Localizarea
vechiului Licostomo (Localisation de l'ancien Licostcrno), dans e Studii 4, 25 (1972), p. 454
(étude qui devait paraitre en 1968) ; d'après Artmo Ferretto, Ccdice diplczratico delle relazioni
fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai lanpi di Dante (1265-1321), dans Atii della
Società ligure di stoner patria, 31/1 (1903), p. 400-401. A notre avis, le notaire en question
ne devait pas confondre V exina avec Vexin, qui est en France ; la lecture Vecina pour Vexina
nous semble par conséquent assez probable. Si cette hypothèse s'avère, on am ait la plus ancienne
mention documentaire de l'existence de cette ville danubienne. Mais quelle est done cette glosse
de 1249-1250, ofi il serait question d'une Vicina de Valachie, selon une biève allusion faite
en 1966 par le pr. Virgil CAndea ? (V echi mesa je ale culturii rcni6nesti, dans e Contemporanul e,
n° 52/1055, vendredi, le 30 décembre 1966, p. 7).

3 Sur l'histoire de Kilia, v. notarnment : N. Iorga, Stud,' istorice asupra Chillei si
Albe (Etudes historiques sur Kilia et Cetatea Alb5), Bucure0i, 19CO, 418 (420) pp. ; A. V. Boldur,
Istoria Basarabiei, I, ChisinAu, 1937, passim; Constantin C. Giurescu, Tirguri sau orase si
cercift moldovene din secolul al X-lca pind la mi jlccul secolului al XVI-lea, Bucureti, 1967,
p. 205-213; Octavian Iliescu, Lctalitarca vechiului Licostcmo, loc. cit., p. 435-462.

4 Longtemps considéré comme désignant FC,lia Veche, il revient à Heyd le mérite d'avoir
accordé pour la première fois une identité propre à Licostcmo ; v. W. Heyd, op. cit., I, Leipzig,
1885, p. 533, n. 2; Octavian Diem], cp. cit., p. 435-462.

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 113-129, BUCAREST, 1977

8 C. 7021
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114 OCTA.VIAN ILIESCU 2

et à l'embouchure du Dniester Moncastro 5 7 c'est sans doute
Vicina qui a joué un rôle de premier orclre, et cela pendant environ 50 ans.
On a pu méme la considérer, au tournant des XIII' XIV' siècles, comme
une véritable métropole de ces parages 6. G. I. Brätianu, qui s'était penché
très attentivement sur son histoire, avait mis en évidence la double
importance, h la fois économique et politique, dont la ville danubienne
bénéficiait aux dernières années du XIII° siècle et qui était due A, la
coexistence de deux facteurs, bien différents : l'église orthodoxe, siège
d'un métropolite byzantin, et la colonie des intrépides marchands génois 7.
L'historien roumain, désireux d'étudier plus profondément l'organisation
administrative de cette colonie, posait inkne la question si Vicina ne
devait avoir un consul génois, comme c'était plus tard, à la fin du XIV°
siècle, le cas de Licostomo, en faisant pourtant observer que les preuves
en ce sens manquaient 8 En effet, à l'époque où Brätianu rédigeait ses
&tildes, les sources regardant Vicina se réduisaient à une quarantaine de
documents, datés de 1281 à 1294 et concernant uniquement ses relations
commerciales avec Péra et Caffa 9; il n'y était pas question de son orga-
nisation administrative.

Le hasard et la patience de MM. Robert-Henri Bauthier, d'un côté,
et Gian Giacomo Musso, de l'autre, nous ont valu la découverte A,P Archivio
di Stato de Gènes d'un nombre d'actes notariés instrumentés à Kilia 1°
en 1360-1361 et à Licostomo n en 1373 et 1383 1384 ; on a eu cette
fois la chance d'y trouver certaines informations, très précieuses, comer-
nant la vie urbaine et l'organisation administrative des villes portuaires
qui florissaient encore à cette époque dans la région des Bouches du Danube.
C'est d'ailleurs sur ce point que nous désirons insister quelque peu, dans
ce qui suit.

Tout d'abord il convient de préciser que les actes instrumentés
en 1360 1361 à Kilia, par le notaire Antonio di Ponzb 12, et dont le pro-
fesseur Geo Pistarino nous offre une excellente édition 13, n'étaient pas
complètement inconnus auparavant aux chercheurs roumains. En effet,

5 Pour Moncastro (Asprocastron, Maurocastron, Cetatea Albä, Akkerman, Belgorod
aujourd'hui en U.R.S.S.), v. notamment : N. Iorga, op. cit., passim; G. I. Braianu, Recherches
sur Vicina el Ce/atea Alb& p. 99, 126; A. V. Boldur, op. cit., passim; Constantin C. Giurescu,
op. cit., p. 200-205; erban Papacostea, Aux débuts de l'État moldave. Considérations en marge
d'une nouvelle source, dans *Revue roumaine d'histoire o, 12 (1973), p. 139-158.

6 Cabega del regnado, dans le Libro del conoscimiento *, source franciscaine rédigée vers
1350; v. C. Marinesco, Le Danube et le littoral occidental et septentrional de la mer Noire dans
le o Libro del conoscimiento o, dans t Revue historique du Sud-Est européen s, 3 (1926) p. 5;
cf. G. I. BrAtianu, op. cit., p. 67.

7 G. I. Braianu, op. cit., p. 35-82.
I Ibid., p. 50.

Ibid., p. 148-176, 56 n. 3.
10 Robert-Henri Bautier, Notes sur les sources d'histoire économigue médiEvale dans les

archives italiennes, dans *Mélanges d'archéologie et histoire o (Ecole française de Rome), 60 (1948),
p. 187-188.

11 Gian Giacomo Musso, Nuove ricerche d'archivio su Genova e l'Europa centro-orientale
nell'ultimo medioevo, dans * Rivista storica italiana s, 82/1 (1971), p. 132-143.

12 Ce notaire était connu auparavant sous le nom d'Antonio di Podenzolo ; v. plus bas.
12 Geo Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Alti rogati a Chilia da Antonio di Ponzò

( 1360 61 ) , (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino 12), Genova, 1971, XL +
223(228) p.+ IV pl.
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Lettre du Dott. Tommaso Bertelè, datCe du 19 sept. 1957 et adressée à la Bibliothèque
de l'Académie Roumaine ; après avoir remercié pour la réception du I-er volume des Studii
si cerceteiri de numismatic& le Dr Bertelé écrit : i Colgo l'occasione per comunicare nell'even-
tualita che l'informazione interessasse qualche studioso iumeno che presso l'Archivio di
Stato di Genova esiste un fascicolo di atti notarili redatti da un notaio genovese a KILIA
nel 1361. Me ne sono plocurato una copia fotogratica e mi sto interessando affinchè tali docu-
menti, di indubbio interesse per la stona economica del Mar Nero nel sec. XIV, siano appena
possibile pubblicati i. La lettre se trouve dans l'archive du Cabinet numismatique de la Biblio-
thèque de l'Académie Roumaine.

15 Nous avons signalé cette source d'abord dans le cadre de la session organisée par
l'Académie pour la disccussion du II° volume du traité Istorza Romemzei,le 15 novembre 1960 ;
ultérieurement, nous avons utilisé cette méme source dans les travaux et communications
suivants : Despre natura fundirá si importan fa despägubirilor oferite de Basarab voievod regelui
Carol Robert (1330) (De la nature juridique et de l'importance des dédommagements offerts
r ar le voivode Basarab au roi Charles Robert, 1330), dans Studii si materiale de istorie medie,
5 (1962), p. 145 n. 6 ; Actes notaries génois rediges à Kilia en 1330-1361 (en roumain), commu-
nication présentée à la Société numismatique roumaine, le 27 déc. 1964 (médite); Un insemnat
izvor documentar frivitor la istoria Romdniei (Une importante source documentaire concernant
l'histoire de Rourranie), dans Studii si cercetdri de documentare si bibliologie, 7 (1965) n° 1,
p. 117; L'apport économigue des Pays =mains au ravitaillcnicht du Sud-Est européen ez la
lumière d'une nouvelle source documentaire du XII e siècle (en roumain), communication faite

l'Institut d'Etudes sud-est européennes, le 20 avril 1965; Notes sur l'apport rcumain au ravi-
tmllement de Byzance, dans Nouvelles eludes d'histoire, III, Bucarest, 1965, p 105-116; Aspects
de vie urbaine au Bas-Danube, refletes dans une source documentaire inédite du XIVe siècle (en
roumain), ommunication présentée a l'Institut d'histoire de l'art, le 29 avril 1965 (inédite);
A srdpinit Dobrolici la gurzle Duneirii? (L'autorité politique du despote Dobrotitch s'est-elle
étendue jusqu'aux Bouches du Danube?), dans 4 Pontica 0, 4 (1971), p. 371-377; Localzzarea
vechiulut Licostomo (Localisation de l'ancien Licostomo), dans o Studii s, 25 (1972), p. 435
462 ; Chilia in veacul al XIV-lea (Kilia au XIV° siècle), dans Sub semnul lui Clio. Omagiu
Acad. Prof. le fan Pascu (Sous le signe de Clio. Hommage à l'Académicien pr. Stefan Pascu),
Cluj, 1974, p. 284-291; « Perperi aun i ad sagium Venetorum a, dans Studii si materiale de
istorie medie, 8 (1975), p. 211-217.

18 Geo Pistarino, op. cit., p. XIIXIV.
17 ¡bid., p. XII.
18 Ibid.
18 Ibid., p. XIII (mention faite dans le doc. n° 23, daté du 31 mars 1361; le notaire

s'était donc déjà établi à Kilia à cette date).
20 Doc. n° 77, inséré entre deux documents dates du 8 mai 1361 (n°5 76 et 78).
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grâce à Pamabilité du regretté savant byzantiniste que fut le Dr Tommaso
Bertelè, nous en avons pris connaissance dès 195714. Depuis lors, nous
avons à plusieurs occasions utilisé cette inépuisable source d'informations
variées, surtout dans le but d'en dégager les aspects d'histoire économique
ou de géographie historique 15.

Selon les recherches de M. Pistarino, il semble que les données se
rapportant à la vie et à Pactivité du notaire Antonio di Ponzò sont
assez peu nombreuses 16. Natif de Podenzolo, aujourd'hui Ponzò di Magra,
dans la Lunigiane, il se donne lui-méme la qualité de Sacri Imperii nota-
rius 17. De 1352 à 1359, on le trouve investi de la charge de scribe à la curia
du vicaire du pc destà de Génes 18.

A partir du 25 octobre 136019, sa présence est attestée à Kilia,
où il instrumenta du moins jusqu'au 9 juin 1361, date du dernier acte
rédigé par lui-méme dans cette ville danubienne et conservé de nos
jours 2°. Le 16 mai 1362, il était déjà de retour à Génes, où il devait
extraire un acte de son propre cartulaire, par ordre du vicaire du podesta
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116 OCTAVIAN TT TrsCu 4

de G énes 21 C'est tout ce que Péditeur a pu recueillir, en ce qui concerne
la biographie de notre notaire.

Le fragment du cartulaire d'Antonio di Pon* conservé aujourd'hui
aux Archives d'Ett de Gênes, comprend un nombre de 97 actes, répartis
du 27 novembre 1360 22 au 12 ou 13 mai 1361 23;à ce nombre, on doit
ajouter deux actes, l'un daté du 21 mai 24, l'autre du 9 juin 1361 25 et
qui sont insérés en marge du document daté du 17 février 6 respectivement
après l'acte daté du 8 mai 1361 27; ces deux actes représentent la consta-
ta,tion faite par devant le notaire de l'extinction des obligations découlant
des actes rédigés antérieurement 28. Par conséquent, le cartulaire du notaire
Antonio di Ponzò comprend 99 actes dont la nature juridique est assez
variée.

La plupart représentent des contrats de change maritime : 33 sur
99, done un tiers 29. Le mécanisme en est très simple : le débiteur emprunte

Kilia une certaine quantité d'argent en barres, pesée d'habitude
l'aide d'un sommo ad pondus Chili 30, mais qui n'est jamais précisée
en échange, il s'oblige à restituer au créancier à Péra une somme précise ;
en hyperpères d'or, dans un délai de six à quinze jours après l'arrivée
Péra du navire qui transporte les marchandises chargées à Kilia. Dans
un seul cas, on emprunte des aspres d'argent de Chili 31 dont le nombre
également n'est pas précisé et en échange desquels le débiteur s'engage

restituer toujours des hyperpères d'or, à Péra 32 Enfin, dans un seul
contrat, le lieu du paiement est autre que Péra, à savoir Mesembrie 337
Sozopoli 34 ou Gatopoli 35 et le débiteur, qui a reçu à Kilia une certaine
quantité d'argent non-monnayé 36, doit restituer à son créancier 7 sommi
d'argent ad pondus Mexembris 37. Le fait que la somme empruntée
Kilia, qu'il s'agisse d'aspres de Chili ou d'argent non-monnayé, n'est
jamais précisée clans ce genre de contrats représente le subterfuge clas-
sique adopté au Moyen Age afin de camoufler les intéréts bien souvent

21 Geo Pistarino, op. ed., p. XIII-XIV.
22 Not. Antonio di Ponzb, fol lxxvi a (doc. n° 1).
23 Ibid., fol. cxi b (doc. n° 99, dont la fin manque).
24 'bid , fol. lxxx a (doc. n° 13).
25 Ibid., fol. ciii a (doc n° 77).
26 Ibid., fol. lxxx a (doc. n° 12).
27 Ibid , fol. cii b cm a (doc. n° 76).
28 Actes de vente de cire (n° 12) et de sel (n° 76), dont le prix avait été payé

d'avance.
29 Doc n°' 18, 20, 22, 24, 28, 41, 45, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74,

75, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 91, 92, 95, 96, 98 et 99.
39 V. plus bas.
31 V. plus bas.
32 En général, des hyperpères ad sagium Peyre; dans un seul contrat, le débiteur doit

payer à Péra des hyperpères ad sagium Venelorum (doc. o° 71) ; v. à ce sujet Octavian Iliescu,
Perperz auri ad sagium Venelorum *, loc, cit., p. 211-217.

33 Aujourd'hui Nessebár, en Bulgarie.
34 Sozopol, en Bulgarie.
35 Ancien Agathopolis, aujourd'hui Akhtepol, en Bulgarie.
36 qtantam quantitatem sm argenti boni et mercantilis »; doc. n° 63, p. 108.
37 SUMMOS septem bonos argenti et iusti ponderis ad pondus eiusdem loci Mexembris ;

ibid.
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5 ACTES DE ICTLIA, ET DE DICOSTOMO 117

-usuraires 38. Généralement, les débiteurs garantissent la restitution des
.sommes empruntées par des gages offerts aux créanciers : les marchandises
achetées à Kilia et que l'on va transporter à Péra 36, le navire même ou
une partie indivise d'un nav ire, si le débiteur en est le propriétaire".

Les contrats de vente sont, eux aussi, assez nombreux : 23 actes. Si
l'on a en vue l'objet matériel de la vente, on peut les classifier comme
suit : vent de sel, un contrat y le sel devait are chargé sur un navire
à, locum Illicis 42 et le prix en était de 9 som.mi d'argent ad ponclus Chili
pour chaque 100 muids 43 vente de vin, un contrat 44; vente de miel,

contrats 45, et de Ore, 9 contrats 46 y vente d'esclaves, 6 contrats 47 tou-
jours de sexe féminin, leur prix varie de 2 sommi d'argent et 100 aspres
4e Chili à 5 sommi d'argent 48 enfin, vente de navires, plus exactement,
Cle parties indivises d'un navire, deux contrats48; le prix est de 10 respec-
-tivement 15 sommi d'argent pour une partie indivise de 1/2.

Suivent les mandats, généraux ou spéciaux, en tout, 12 actes 5°, dont
le plus important a comme parties les consuls génois de Kilia et de Vicina 51.

Le contrat de prêt est représenté par 6 actes 52; on emprunte des
sommi d'argent, dont la restitution est quelquefois garantie par des gages
qui consistent en marchandises - du blé, du vin 53 ou par une partie indi-
-vise d'une maison toute neuve 54.

Le cartulaire du notaire Antonio di Ponzò comprend également trois
contrats de transport maritime 55; pour le transport du blé, le prix du
nolis montait à 1 hyperpère 12 carats - 1 hyperpère 14 carats de chaque
mu id .

Il y a encore deux contrats de location d'immeubles : le premier se
rapportant à un moulin, un fourneau et une maison qui se trouvent
Kilia et qu'on loue pour un terme du 15 février au 1" avril 1361 56; l'autre
a pour objet un moulin et une maison qui se trouvent in Bruschaviza, in
territorio Pendavogni 57; le terme du louage est de trois ans58.

32 V. à ce sujet le commentaire de G. I. Brätianu, Actes des notaires génois de Péra el
de Carp de la fin du tretzième slacle, Bucarest, 1927, p. 43-52.

39 Doc. n°8 18, 20, 58, 59, 63, 64, 65, 69, 70, 75, 78, 86, 88, 96.
40 Doc. n° 59.
41 Doc. n° 76
42 Mid ou Lenct, chAteau situé à l'embouchure du fleuve Dnieper ; W. Heyd, op czt , II,

Leipzig, 1886, p. 397 (castrum 1111cis).
43 V. plus bas l'équivalence des mesures employees à Kilia en 1360-1361.
44 Doc. n° 60.

57 Pour l'identification de Bruschconza, v. plus bas.
58 Doc. n° 33.

45 Doc n°' 16, 42, 44, 49.
46 Doc. n°6 8, 12, 14, 19, 25, 35,
47 Doc n°8 1, 9, 15, 61, 85, 97.
42 Doc. n°8 97, 1.
29 Doc. n°' 6, 55.
5° Doc. n°6 29, 30, 36, 37, 38, 40,
51 Doc. n° 40.
52 Doc. nos 34, 47, 50, 72, 93, 94.
53 Doc. n° 17, 94.
54 Doc. n°6 93.
55 Doc. n°8 17, 32, 62.
56 Doc. n° 11.

39,

51,

46,

57,

56.

79, 89, 90.
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La dernière caégorie comprend un nombre de 20 actes divers :
quittances 89, déclarations confirmant l'extinction d'une obligation ant&
rieure 60, prorogation de terme 61, contrats de cautionnement 62, en général,
des actes accessoires à un contrat précédent 63 La gamme de ces derniers
est bien large ; en effet, on peut identifier des contrats de vente 64, SOCiété66,
louage d'immeubles 66, change maritime 67, transport maritime 68, man-
dat 69, prét 70 et cautionnement 71. E y a done, dans le cartulaire du notaire
Antonio di Ponzd, une belle illustration de la complexité des relations
économiques et juridiques qui se nouaient à Kilia, en 1360-1361.

Les marchandises qui font l'objet de toutes les transactions enregis-
trées par le notaire Antonio di Ponzò représentent en général des produits
locaux, que l'on achète sur le marché de Kilia afin de les faire transporter
et revendre à Péra. C'est le cas en premier lieu du blé dont on trouve des
fréquentes mentions, quelle que soit la nature juridique de l'acte respec-
tif 72 D'ailleurs, le blé de Vicina était bien connu aux marchands ita-
liens, preuve la mention faite par Pegolotti 73; en 1359, le blé local a,vait
déclenché un conflit entre Venise et Génes 74. Les quantités transportées

Péra varient de un 76 à, 200 muids de blé 76.
Le miel et la cire sont également l'objet de nombreuses transactions

effectuées à Kilia ; on en compte par des cantares 77. Quelquefois, on eri
indique la provenance : de Zagora, c'est-à-dire de la zone collinaire, couverte
de bois, du nord de la Dobroudja, s'étendant jusqu'aux montagnes de Mein
(za gora, en slave, mot-à-mot : vers les montagnes) 78.

Quant au sel, les deux actes qui en font mention 79 montrent qu'd
s'agissait d'une certaine quantité qui devait être chargée sur un navire

59 Doc. n" 52 (reu d'une somme payée par la caution, avec cession d'action contre
le débiteur principal), 73, 82.

6° Doc. n°6 2, 3, 5, 10, 13, 21, 27, 77.
61 Doc. n° 54.
62 Doc. n° 53.
63 Doc. n°5 4, 7, 23, 26, 31, 43, 48.
64 Doc. n" 2, 5, 7, 13, 23, 27, 43, 77.
65 Doc. n° 3, 4.
66 Doc. n° 10.
67 Doc, 11°4 21, 54.
68 Doc. n° 26.
69 Doc. n° 31.
70 Doc. n° 48.
71 Doc. n° 52.
72 Contrats de vente ou de transport maritime ; stipulation de gage consistant en certaines

quantités de blé, etc.
73 Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, éd. A. Evans, Cambridge/

Mass., 1936, p. 42: 4( Grano di Varna e della Zaorra e di Vezina e di Sinopoli... * (Vezina ----
Vicina).

74 G. M. Thomas, Diplomatarium Veneto-Levantinum, II, Venise, 1889, p. 57 (document
daté de 1360).

75 Doc. n° 18.
76 Doc. n°8 65, 69 (d'où il résulte que 200 muids de We valaient 375 hyperpères d'or)..
77 Pour l'équivalence du cantare, v. plus bas.
78 En ce sens Octavian Iliescu, Notes sur l'apport roumcnn au ravitaillement de Byzance ,

loc. cit., p. 115, n. 27.
70 Doc. n06 76, 77.
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80 Doc. n° 76 (le vendeur était également le propriétaire du navire qui devait transporter
cette quantité de sel de Illici à Kilia).

81 Doc. n°' 23, 60, 94.
82 Doc. n° 94.
83 Doc. n°' 39, 46.
84 Doc. n°8 9, 61, 85, 97 (le document n° 85, oa il s'agit de la vente de l'esclave

lopla, ne figure pas dans l'index établi par l'éditeur).
85 Doc. n°' 9, 15, 97.
88 Doc. n08 1, 2, 9.
87 Doc. n° 39 (A corriger, au lieu de 46, dans l'index, s. v. sclavi Iarchas de Caffa).
88 Doc. n° 43.
89 Pour la traite des esclaves dans le bassin de la mer Noire, v. Barbu T. CAmpina,

Despre rolul genovezilor la gurile Duna' rii (Sur le r6le des Génois aux Bouches du Danube),
dans e Studii e, 6 (1953), I, p. 191-256 et III, p. 79-119 et les amples études consacrées
depuis 1947 A ce problème par C. Verlinden ; cf. du mème auteur Les routes méditerranéennes,
dans le e Bulletin de l'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen a, 12 (1974),
1, P. 29-39.

9° Modium, en italien moggio.
91 ad modium Constantinopoli; doc. n°8 4, 32.
92 Erich Schilbach, Byzantintsche Metrologie, Munich, 1970, p. 103-104.
93 consuetum in Chili; doc. n° 4.
94 ad modium Peyre; doc. n" 17, 41. Le muid de Péra n'était pas d'usage commun

A Kilia ; G. Pistarino, op. cit., p. 27, n. 9.
95 Erich Schilbach, op. cit., p. 104.
96 Doc. n° 76.
97 Erich Schilbach, op. cit., p. 104.
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Illici et transportée de là à Kilia, où elle était vendue par un négociant
de Péra 80, Il semble que les quantités de Yin faisant Pobjet de quelques
transactions enregistrées par notre notaire 81 étaient également de pro-
-venance étrangère, du vin grec 82. En revanche, on produisait sur place du
vin de miel 83.

Notons enfin la traite des esclaves, aspect qui naturellement, ne devait
pas manquer du tableau dressé par les actes du notaire Antonio di Ponzò.
On y vend exclusivement des esclaves de sexe féminin, très jeunes d'ha-
bitude, de 12-13 ans 84. Très fréquemment, les vendeurs sont des Tatars ".
Quelquefois, les esclaves sont achetés par des négociants italiens résidant

Kilia méme, afin de servir dans leur propre maison 86. Un document fait
mention d'un gage consistant en maisons et deux esclaves de sexe mas-
culin et qui devait garantir le prix avancé par le créancier pour l'achat
d'un cantare de cire 87. Enfin, un autre document 88 fait mention d'un
gage semblable, représenté par une maison et une esclave et constitué
en vue de garantir la livraison de 30 cantares de miel de Zagora, dont le
prix avait été payé d'avance par Pacheteur 89.

D'un intérél remarquable se révèlent les informations concernant
les mesures et les moyens de change en usage à Kilia. La mesure de capacité
pour les céréales est le muid 90; le muid de Constantinople 91; équivalent

322, 364 192; est indiqué comme d'usage commun à Kilia 93. On y emploie
egalement le muid de Péra 94 d'une équivalence très proche : 325,950 1 95. Par
contre, il n'y a aucune indication au sujet de Pidentité du muid employé
-pour mesurer une certaine quantité de sel, qui fait l'objet d'un contrat de
vente 96;à Vense, on faisa,it usage A, ce but d'un muid spécial, équivalant

922,8l°.
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Le cantare est l'unité de poids, employee pour mesurer les quantités
de miel et de cire ; on l'appelle frequemment cantarium Chili 98. Vu la.
nature des denrées auxquelles il était destine, il s'agit en Poccurrence de

génoise cantaro sottile, équivalant A, 150 libbre sottili A, 316,75 g99;
par consequent, son equivalence dans le système métrique est de 150 x
X 316,75 g = 47,513 kg

Les transactions économiques pratiquées à Kilia sont dominées par
l'emploi de l'argent non-monnayé, notamment sous forme de barres, que
l'on pèse très fréquemment à l'aide d'un summum ad pondus Chili 101_
C'est le sommo genois, de provenance mongole 102, importe de Caffa et
dont l'équivalenee en grammes varie, selon les calculs effectués par divers
auteurs 193. A notre avis, il devait peser environ 198 g104. On le divisait en
45 saggii 105. La presence dans le grand trésor découvert en 1962-1963

Mihail KogAlniceanu (dep. de Tulcea) d'une quantité de 25 kg d'argent
en barres (sommi) on de formes diverses confirme la preference accordée
sur le marché local à Pargeut non-monnaye 106

Les aspres d'argent représentent la monnaie courante ; quel-
quefois, on les appelle aspen i de Chili 108 Si les aspres d'argent, sans aucune
specification, doivent être certainement considérés des emissions de la.
Horde d'Or les aspen i barichati des documents italiens 109 nous
sommes tentés d'attribuer une provenance locale aux aspen de Chili. A
notre avis, ce terme devait designer les imitations génoises aux types
des aspres mongols, imitations faites très probablement à Kilia, méme 11°
On verra plus loin que les actes notaries instrumentés à Licostomo font
mention, eux aussi, d'une monnaie locale que l'on appelle asp eri de Lico-
stomo

Les hyperpères d'or représentent encore, dans la deuxième moiti&
du XIV' siècle, la monnaie prefer& des contrats de change maritime, dans
lesquels le lieu du paiement est toujours Péra ou Constantinople. On men-
tionne notamment les hyperpéres d'or ad sagium Peyre 112, expression qui

98 Doc. n°° 8, 12, 16, 19, 39, 42, 44, 46, 49, 56 (quelquefois cantarium ad pondus Chili).
99 Erich Schilbach, op. cit., p. 187.
1" Ibid., p. 188.
101 Les documents qui ment ionnent les sommi ad pondus Chili sont très nombreux.
192 Bertold Spuler, Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland, 1223 1502, Leipzig,

1943, p. 330; Erich Schilbach, op. cit., p. 194.
103 Erich Schilbach, op. cu., p. 192, 194, 196.
1°4 Cf. Octavian Iliescu, Le pre( accordé en 1388 par Pierre Musa' à Ladislas Jagellon,

dans o Revue roumaine d'histoire e, 12 (1973), p 4, 433-434.
1°5 Erich Schilbach, op. cit , p. 194
1°° Sur le trésor de Alihail Kogälniceanu, v. Octavian Iliescu et Gavrilä SiMi011, Le grand

trésor de monnaies el lingots des Xing el XII e siècles trouvé en Dobroudja seplentrionale. Note
prélimincure, dans « Revue des études sud-est européennes o, 2 (1964), p. 217-228

107 Documents assez nombreux
108 Doc. nos 15, 24, 97.
199 Pour l'explication du inot bancal, v. G Schlumberger, Numismatique de l'Orient

latin, Paris, 1878, p. 462
110 En ce sens Octavian Iliescu, Emisiuni monetare ale oraselor medieoale de la Dunärea

de Jos (Emissions monétaires des villes médiévales du Bas-Danube), dans Peuce, II, 1971,
p. 262-265.

111 V. plus bas, n. 196.
112 Documents très nombreux.
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113 En ce sens v. plus récemment Tommaso Bertelè, Lineament, principali della numis-
matica bizantina, dans e Rivista italiana di numismatica s, 66 (1964), p 103-104 et n. 89.

114 Doc. n° 72.
115 Octavian Iliescu, e Perpen aun ad sagiurn Venetorum e, loc. cit., p. 211-217.
116 Ibid., p. 216
117 Octavian Ilicscu, Notes sur l'apport rouma in au ravitaillement de Byzance.

Zoe cit., p. 109
116 Selon G Ostrogorski, Historre de l'Elat byzantin. Trad. franeaise de J. Gouillard,

Paris, 1956, P. 548, qui cite Nicéphore Grégoras, II, p. 842.
119 Sur la qualité de burgensis, v. plus loin, n. 161.
120 Il y avait à Kilia quatre banquiers : Francesco Bustarini, Lorenzo Bustarini (le

plus souvent cite), Giorgio de Chaveghia da Voltri et Luchino de Benarna ( Bennama), ce dermer
burgensis et habitator Peyre.

121 censarii in Chili; M. Pistarino traduit censanus par pesatore; op. cit., p. 16, 19, etc.
Chez Da Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, II, Paris, 1846, s.v., censarius =- courtier,
sens que nous préférons. Cf. Florence Edler, Glossary of Mediaeval Terms of Business. Italian
Series 1200-1600 (The Mediaeval Academy of America), Cambridge/Massachusetts, s v.
Sensale (Ar. sims Ay) [en roumain samsar] : broker ; v. également, dans le mème sens, Messetto
(en roumain misil), ibid , s v.

122 Au total, douz3, dant daux Vénitiens et un Tartare, ce dernier nommé Ingrixiach.
12 mccelarrus, un Grec ; doc. n° 93.
124 molinanus, deux ; doc. n°s 10, 11, 33, 34.
125 buteganus : doc. n° 85 ; labernanus, trois ; doc. n°6 31, 32, 39.
126 sartor, trois ; doc. nos 6, 7, 20, 93.
127 caleganus ; doc. n° 20.

9 ACTES DE KILIA. ET DE IncosilOmo 121

-veut dire que les monnaies en question devaient "are vérifiées à l'aide de
l'étalou conservé à Péra 113, lieu da paiement. Dans un seul document, le
débiteur, qui est un Véritien de Murano et qui a reT.i. à Kilia une certaine
quantité de sommi d'argent ad pondus Chili, s'oblige à restituer à Péra
tu créancier qui est un Grec d'Andrinople 150 perperi aun i ad sa-

glum Venetorum 114. Tout récemment, nous avons essayé d'identifier cette
espèce d'hyperpères, inconnue jusqu'à présent à d'autres sources 115. Plu-
sieurs hypothéses ont été proposées ; la plus plausible explique cette clause
par l'apparterrince vénitienne du débiteur, qui a voulu faire vérifier ses
byperpères, au moment du paiement, à l'aide de l'étalon conservé par la
communauté vénitienne de Péra, 116.

Indifféremment de leur appelation, les sommes en hyperpères d'or
que l'on devait payer A, Péra, en vertu des contrats de change conclus

étaient vraiment impressionnantes. Nous en avons calculé le total :
7 770 hyperpères, pour un nombre de 32 contrats qui ont été enregistrés par
un seul notaire, du 8 mars au 12 ou 13 mai 1361, done, au cours de deux mois
seulement 117. Evidemment, c'est une somme énorme, le quart du revenu
annuel de la douane impériale de Constantinople, réalisé en 1348 118,
n'est plus besoin de recourir à d'autres preuves, pour faire ressortir l'am-
pleur des échanges économiques qui reliaient Kilia et Constantinople.

Les gens établis à Kilia quelques-uns burgenses et habitatores, les
autres seulement habitatores Chili 116 exelTaient sur place des occupa-
tions nombreuses et très variées. A l'exclusion des fonctions administratives
dont nous allons parler un peu plus loin, on trouve à cette époque à Kilia
des banquiers 120, des courtiers 121 fort nombreux 122, des bouchers 123,
des meuniers 124, des cabaretiers 125, des tailleurs 126 des cordonniers 127, des

www.dacoromanica.ro



128 peliparius ; doc. n° 39.
129 Taber, deux ; doc. n08 31, 46 (ce dernier ne figure pas dans l'index, s.v. faber).
130 calefallus ; doc n° 97.
131 Par exemple un magister axle, charpentier, de Ti ébizonde ; doc. n° 24 ; un ccrrigia

rius, ceinturier, doc. n°8 92, 96.
132 Octavian Iliescu, Giulia in veacul al XI V-lea, loc. cit., p. 284-291.
133 Doc. n°8 17, 21, 35, 40, 45, 53, 77.
134 Documents très nombreux.
135 apotheca sartorie; doc. n° 20.

magassenum, trois ; doc. n°8 31, 47, 48, 94.
137 ecclesia Sancti Iohannis Grecharum in Chili ; doc. 1,0 31.
138 Doc. n°8 21, 31, 40, 45, 53.
139 Doc. n° 40.
148 Le consul de Vicina est désigné mandataire par le consul de Kilia pour recevoir une

somme en aspres d'argent, ce qui nous fait supposer qu'll était, lui aussi, notaire de profession.
141 N. Iorga, Notes el extratts pour servir à l'histoire des croisades au X Ve siècle, I, Paris,

1899, p. 13.
142 Ibid., p. 17.
143 N. lorga, Acte si fragmente cu privire la istoria romdnilor, I II, Bucarest, 1895, p. 5.
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pelletiers 128, des forgerons 128, des calefattilm, qui s'adonnent à ealfater les
navires. Le tableau en est bien fourni, et cela, sans compter les occupations
des personnes qui sont seulement de passage à Kilia 131

Quelques allusions que l'on trouve ça et là, glissées dans la trame des
actes notariés instrument& par Antonio di Ponzò, reflètent l'aspect urbain
de Kilia, au XIV' siècle. Nous en avons donné une esquisse, dans une brève
note parue tout récemment 132;il suffit done de rappeller ici les détails
les plus saillants. Il y a d'abord la résidence du consul génois, avec une
loggia devant laquelle se tient notre notaire, pour enregistrer les actes
dema,ndés par ses clients 133.

On mentionne ensuite plusieurs maisons, appartenant aux notaires,
aux banquiers ou à d'autres habitants 134. Il y a également des boutiques136,
des magasins ou entrepôts "6. Enfin, on cite une église, Saint-Jean, de
rite orthodoxe 137. Il reste aux archéologues la charge d'en découvrir les
traces.

Du point de vue de Phistoire locale, les actes du notaire Antonio di
Ponzò ont le mérite de fournir quelques informations, très précieuses, con-
cernant l'organisation administrative des colonies génoises Kilia et Vicina,
au XIV siècle. Plusieurs documents attestent l'existence d'un consul
lanuensium in Chili, charge confiée en 1361 au notaire Bernabò di Car-
pena 138 Au cours de la méme année, il y avait également un consul génois

Vicina ; il s'appelait Bartolomeo de Marcho 138, très probablement, lui
aussi notaire de profession 140. Avant la découverte du cartulaire rédigé
par Antonio di Ponzò à Kilia, on connaissait seulement les noms de trois
consuls génois qui avaient exercé leurs pouvoirs à Licostomo Conrad° Do-
nato, en 1381 141 j Pietro Embrono, en 1382 142 et Nicole, di Fieschi, qui était
ancien consul en 14031. Les actes instrument& par Antonio di Ponzò attes-
tent l'existence, au cours de la méme année, de deux consuls génois dans
la région des Bouches du Danube, l'un à Kilia, l'autre à Vicina. Y avait-il
également, pendant cette même année, un troisième consul génois, exer-
çant son autorité à Licostomo ? Et q uels étaient les rapports de ces magis-
trats avec le consul de Caffa, la plus importante colonie génoise de la mer
Noire ? Sur ces questions, les sources connues ne nous offrent, pour 'In-
stant, aucune précision.
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144 G. Pistarino, op. di , p. XXX.
145 Ibid., p. XXXIIIXXXIV.
145 Ibid., p. XXXIV.
147 Doc. n" 41, 62, 63.
1" Doc. n°° 18, 20, 22, 24, 28, 56, 58, 59, 66, 67, 80, 83, 86, 88, 91, 92, 94.
1" Doc. n° 76.
150 G. Pistarino, op. cit., p. XXXIV.
151 W. Heyd, op. cil., II, p. 397.
152 G. Pistarino, op. cit., p. XXXIV.
153 Doc. n" 33, 41.
154 Petre . Nasturel, Le littoral roumain de la mer Noire d'après le portulan grec de

Leyde, loc. cll., p. 131-132.
155 Doc. n° 40.
158 Doc. n°' 16, 56.
157 Doc. n°' 50, 51.
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A Kilia, en 1360-1361, A, part Antonio di Ponzò et Bernabò di
Carpena, il semble qu'il y avait un troisième notaire, Michele de Aymelina.
M. Pistarino fait remarquer que son existence peut étre déduite d'une
note insérée par Antonio di Ponz6, qui déclare avoir extrait lui-même
un acte du cartulaire tenu par ledit notaire 144.,

Finalement, il convient d'examiner les questions de géographie
historique, soulevées par les actes du notaire Antonio di Ponz6. Le nombre
des localités citées dans son cartulaire est considérable ; M. Pistarino
nous en offre une liste compléte 145, qui pourtant a besoin de quelques &lien-
dations. Ainsi, il faut corriger Sozopcli, au lieu de Sinopoli 140, aujourd'hui
Sozopol, sur le littoral bulgare, désigné dans le texte des actes notariés
sous la forme Susopori, Suxopori 147, tandis que les noms Synopoli, Syno-
pori 148 indiquent dans les mémes sources l'ancien Sinope, aujourd'hui
Sinop, sur la côte anatolienne. Locum illieis 149 n'est pas situé « sulla foce
del Danubio »150, mais A, l'embouchure du Dnieper 151; en revanche, Mau-
rocastro n'est pas « sulla foce del Dnieper » 152, mais sur le liman du Dnie-
ster Enfin, la localité Bruseavica ( Bruseaviza, Bruschavicia, Bruschaviza )
in territorio Pendavogni 153 peut étre facilement déterminée, si l'on recon-
Da:it dans le mot Pendavogni la reproduction corrompue du toponyme
-Triv-roc pouvEoc des portulans grecs, récemment identifié A l'actuel Bo-
tepe, en turc cinq hauteurs 154. En partant de cette identification, Brus-
cavica peut être localisée A, Mahmudia (dép. de Tulcea), sur le bras Sfintul
Gheorghe. A prendre également en considération, par analogic, le toponyme
Luncavila, localité située dans le même département, sur la rive droite du
Danube.

Outre le document qui nous a fait apprendre l'existence d'un consul
génois A, Vicina et qui a déjà retenu notre attention 155, la Mare ville
danubienne est mentionnée encore quatre fois a dans une clause stéréo-
type concernant l'étendue des effets du contract, comme c'est le cas de
deux documents 15° ; b. A l'occasion d'un contrat de prét, intervenu entre
un Grec, Michali de Vicina, et un Vénitien, habitant de Kilia 157.

Par contre, Moncastro Cetatea ABA est citée plusieurs fois par
les actes de notre notaire, toujours sous la forme Maocastrum. On fait
mention en premier lieu d'un certain Michael de Beeho (Recco), burgensis
et habitator Illaocastri , propriétaire et patron d'un navire qui devait trans-
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porter du blé chargé A, Kilia 158 D'autres personnes sont mentionnées
en tant que simples habitants de Moncastro 159, intervenant da,ns la con-
clusion de diverses transactions. Enfin, il y a encore un Theodorug de
Maocastro, qui n'est pas habitator de la même ville portuaire 160. Tandis
que la qualité de civis était réservée A, la métropole, A, Grénes done, il y
avait dans les colonies de Péra et de Caffa deux catégories de résidants
burgenses et habitatores, d'un côté, habitatores de l'autre 151. Les deux caté-
gories se retrouvent également à Kilda et A, Moncastro.

Le dernier aspect que nous désirons examiner à présent est une ques-
tion de géographie historique longtemps controversée, A savoir l'iden-
tité de Licostomo, par rapport A, Kilia. On a cru pendant plus de deux
siècles 162 qu'il s'agissait d'une seule et même localité, appelée tant6t
Kilia, tant6t Licostomo 163. Certains auteurs ont embrassé une opinion
contraire, en affirmant l'existence de deux localités distinctes, mais sans
pouvoir en fournir une preuve eonvaincante 164

La découverte du cartulaire de Kilia a changé complètement les
données de ce problème. En effet, un nombre d'actes rédigés par Antonio
di Pon* tentant a préciser dans leur préambule le lieu oil se trouvent cer-
tains navires, emploient les expressions suivantes

ad laziam sumarie Chili 166 j
in sumaria Chilia (ad sporzorias ) 166
ad sporzorias sumarie sive fluminis Chili1"
ad bocham sumarie Licostomo168
ad sporzorias sumarie sive fluminis Chili et plus loin, lorsque Pon

précise le lieu du départ du navire, a bocha Licostonti 169;
in sumaria sive flumine (ici, le notaire avait commencé A, écrire Chi

puis il a barré d'un trait ce mot et a continué) Licostomo, silicet ad bocham
eiusdem sumarie Licostomo 170.

Il en résulte que pour Antonio di Pon* résidant depuis quelque
temps A, Kilia et par conséquent, bon connaisseur de ces parages, Kilia
et Licostomo étaient deux localités différentes ; il y avait un flumen Chili
et un flumen Licostomo ; la bouche du bras Kilia était a Licostomo et
non pas A, Kilia. Nous avons déjà utilisé en ce sens, depuis 1965, les données
offertes par les actes du notaire Antonio di Ponzo, en les corroborant par

198 Doc. 11°8 32, 37
199 Doc. n°8 37, 16, 26
180 Doc. n° :32.
181 La qualité de bizrgen.scs etait accordée aux négociants occidentaux résidant dans

l'empire byzantin ; v. W. Heyd, op. ell , I, p 200-201, 220, 245.
162 V. la bibliographie que nous avons donnée dans Lccalizarea vechlului LIcostomo,

loc. cit , p 436-438.
183 Ibid.
164 W Heyd., op cit., I, p. 533, n. 2.
185 Doc. n° 6.
188 Doc. n08 8, 17, 18, 20, 22 etc.
187 Doc. n° 55.
188 Doc. n°8 45, 98.
169 Doc. n°8 92, 96.
170 Doc. n° 74.
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171 Octavian Iliescu, op. cit., p. 440-441, 445-455.
172 V. supra, n. 11
171 Glovanna Balb, Silvana Raiteri, Nolat genovesi in 011ren-ai e. Atli root' a Calla

ea Licostomo (sec XII') (Collana stcrica di fonti e studt diretta da Geo Pistarino 11), Genova,
1973, II. Silvana Raiteri, Atti rogati a Licostomo da Domenico da Carignano (1373) e Oberto
Grassi da Voltri (1383 84), p 185-242 + pl. Il De cette edition, manque Lacte instru-
menté également a Licoslotno, le 6 juin 1398, signalé par Gian Giacomo Musso, op. cit., p 141
et note 49.

Les actes de Licostomo ont été commentés, avant l'apparition de cette edition, par Mlle
Gabriella Airaldi, I Genouesi a Licostomo nel sec. XIV, dans o Studi Medieval' o, 13 (1972),
p. 967-981.

174 Le document n° 17 a Re instrumenté A Péra par le notaire °heft° G,assi da Voltri
V plus Mill

175 Silvana Raiteri, op. cit., p. 194.
178 ¡bid., p 194, 222-223 (doc. it° 17).
177 Ibid , p. 191-193. De cet exposé, nous relenons l'observation, it ès pertinente, qu'a

l'epoque de l'épanouissement de Vicina, Licostomo amt settlement une base militaire (ibid.,
p. 191).

178 Doc. n" 1, 10.
179 Doc. n° 2.
180 Doc. n00 6, 14.
181 Doc. n" 5, 15.
182 Doc 1,0 11.
183 Doc n°8 4, 7, 8, 9 13, 16.
184 Doc. n° 12.
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les sources de géographie historique et par les résultats d'une recherche
archéologique faite sur place, A Periprava (dép. de Tulcea), lieu où se
trouvait au Moyen Age le castrum Licostomi 171

*
Quelques feuillets épars, datés de 1373 et 1383-1384 et décou-

verts, comme nous rayons dit plus haut, par le chercheur italien Gian
Giacomo Muss° 172, voilA tout ce qui nous reste du moins jusqu'à
présent de Pactivité déployée jadis A Licostomo par des notaires génois ;
Mlle Silvana Raiteri vient de nous en offrir Pédition complète 173. La plu-
part dix sur seize 174 sont instrumentés par le notaire Domenico da
Carignano, du 10 au 21 septembre 1373; ils sont mélés A, des actes (Stran-
gers, mis ensemble sous l'étiquette Notai ignoti175. Les autres ont été
rédigés du 9 novembre 1383 au 23 juillet 1384 par le notaire Oberto Grassi
da Voltri, qui, le 24 septembre 1384, se trouvait A Péra, sur un navire A
destination de Génes ; c'est justement sur le bord de cette navire qu'il
instrumenta un acte 11017 , preuve que son séjour A Licostomo avait
pris fin 176.

Dans son introduction, Mlle Raiteri ne nous dit rien concernant la
biographie et Pactivité des notaires Domenico da Carignano et Oberto
Grassi da Voltri ; en revanche, elle y a dressé un intéressant exposé sur
Phistoire de Pétablissement des Génois A Licostomo 177.

En procédant A l'examen de la nature juridique des actes instru-
ment& A Licostomo, on constate qu'ils peuvent être répartis de la manière
suivante : eontrats de vente, deux actes 178; contrats de louage de travail,
un acte 173; contrats de change, deux actes 180; contrats de mandat, deux
actes 180; contrats de société, un acte 182; quittances et déclarations diver-
ses, six actes 183; testaments, un acte 184; enfin, il y a un acte par lequel
le sindic de Génes reconnait A un ressortissant de Boniface, en Corse,
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le droit d'être exempt de la taxe du vin, en vertu du privilège que les
habitants de cette ville avaient obtenu de la part de Gênes 185.

Les marchandises qui font l'objet des transactions enregistrées A
Licostomo par les deux notaires ne sont pas nombreuses : du blé 188, du
vin 187 Un seul acte trahit la traite des esclaves : on vend un esclave dont
l'origine et le nom ne sont pas indiqués, pour le prix de trois sommi et 27
saggii d'argent 188.

Le muid est la seule mesure que l'on cite dans les transactions faites
A Licostomo, d'ailleurs sans aucune précision 189

Quant A, la circulation monétaire, il convient de mentionner en pre-
mier lieu l'emploi de l'argent non-monnayé, en barres virge ou verge 7
pesées, de même qu'à Kilia, A l'aide d'un sommo ad pondus de Licostomo 199
Un document, daté du 18 septembre 1373 191, est très explicite en ce sens ;
il y est question d'une quantité de barres d'argent virge (sic) sommorum
argenti triginta ducts, que erant . . . sommi XXXI, sagii XXXVII et cha-
rati XVIIII . . . et, plus loin : istas vergas vel sommos 192 Par cons&
quent, 32 barres d'argent pesaient 31 sommi, 37 saggii et 19 carats, ce qui
revient a la formule suivante, en prenant comme base de calcul un sommo

Total 6,30428 kg
Un autre document 193 nous donne la parité : 7 sommi ad pondus de
Licostomo = 84 hyperpères d'or ad sagium Peyre, done un sommo = 12
hyperpères. Mais un autre document nous fournit la parité : un sommo
d'argent de Licostomo pour chaque 9 byperpères ad sagium Peyre 1".
Comme l'a déjà observé Mlle Airaldi199, il est difficile d'établir des
parités monétaires exactes dans les transactions effectuées par devant les
notaires et qui masquaient assez souvent des prêts usuraires.

A Licostomo, comme A Kilia, la monnaie courante était l'aspre d'ar-
gent. En 1383, on cite des aspen i argenti de Li,costomo 196; on en donne
même la parité : asperos sexdecim, argenti de Licostomo de quolibet et pro

185 Doc. n° 3.
186 Doc. n° 15.
187 Doc n° 8. Le vin était apporté de Péra et vendu à Licostomo.
iss Doc. n° 10.
166 Doc. n° 15.
160 Doc. °' 2, 6, 7; sommo sans aucune spécification, doc. n06 8, 9, 10.
161 Doc. n° 8.
1;2 Ibid. (p. 207).
193 Doc n° 7.
194 Doc. n° 6.
195 Gabriella Airaldi, op. cil., p. 980.
196 Doc. no' 12, 14.
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197 Doc. n° 14 (p. 217).
192 Octavian Iliescu, Aspen i de Licostomo la 1383, loc. cit., p. 455. En nous basant sur

une affirmation de M. G. G. Musso (op. cit., p. 141, n. 50: Quest'ultimo atto (Notaio Grassi
Oberto cit., 19 dicembre 1383) reca un rapport° di valore per cui 11 aspri d'argento di Licos-
tomi sarebbero equivalsi in Pera a 156 perperi »), nous y avons établi la parité : un hyperpère =
14 aspres de Licostomo ; après la lecture du document, cette parité doit étre corrigée comme
suit : un hyperpère = 16 aspres de Licostomo.

199 Doc. n° 12.
222 Doc. n° 2.
201 Doc. n°6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, castrum Licostomi ; 15, 16,

insula el castrum Licostomi.
222 Doc. n° 10.
201 Doc. n° 16.
224 Doc. n° 12.
225 Au sujet de l'activité des missionnaires catholiques dans les Pays Roumams au Moyen

Age, v. N. Iorga, 'storm bisericti romdnesti..., Ile éd., I, Bucarest, 1928 (1929), p. 25-27.
298 DOC. 09 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
207 Doc. n° 15.
229 Doc. n° 9.
229 Doc. n4" 6, 9.
212 Doc. n3 3; V. supra, n. 142.
211 Doc. n°6 2, 5, 7, 8.
212 Doc. n" 15, 16.
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quolibet perpero (ad sagium Peyre)197. Dans une note récente, publiée
avant l'apparition de Pédition donnée par Mlle Raiteri, nous avons attribué
une provenance locale A, ces aspres de Licostomo, en les considérant comme
des imitations génoises 198.

Les actes de Licostomo citent encore les livres de Génovins, qui
pourtant ne sont pas destinées à la circulation locale 1997 et les florins
d'or, sept au nombre, représentant le salaire annuel que le jurisconsulte
Andrea da Montecatini devait payer A, son domestique 200

Quelques aspects urbains de Licostomo nous sont dévoilés çà et
là dans les actes passés par devant les deux notaires. On mentionne en
premier lieu le château, castrum Licostomi, situé dans une He danubienne 201;
c'est 11 que se trouve l'administration militaire et civile de la colonie. Un
acte est rédigé en dehors de la porte du château, dans le fossé 202; un
autre est enregistré â Pintérieur, super hostio dicti castri 203. A Licostomo,
il y avait deux églises, Saint-Dominique et Saint-François 204, preuve de
Pactivité missionnaire développée dans cette colonie par les dominicains
et les franciscains 205. D 'autres actes font mention de plusieurs maisons,
dont l'une réservée au consulég nois 206. On cite enfin la logia communis 207
et la voie publique 208. -

Les informations relatives à l'organisation administrative de Licos-
tomo sont d'une remarquable importance. Pour la première fois, on nous
révèle l'existence d'un gouverneur militaire, Luciano de Nigro, qui pre-
nait des mesures pour armer une galère destinée A, la défense de Pile 209.
11 était doublé d'un consul insulle Licostomi qui , à cette époque étaient :
Pietro Embrono, en 1373 210, Paolo de Podio, en 1373 211 et Luca Usodi-
mare, en 1384 212. Au service de Padministration civile, on trouve d'au-
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128 OCTAVIAN ILIESCU 16

tres employ& : un jurisconsulte 213, un interprète 214, un stipendiarius
castri 215, un cavalerius domini consulis 216.

En 1373, il y avait à Licostomo trois notaires : Domenico da Cari-
gnano dont Mlle Raiteri vient d'éditer les actes, Bernabò de Groto 217 et
Antonio Villanucio, ce dernier remplissant la charge de scriba gallee ad
custodiam insulle Licostomi deputate212. Enfin, au cours des années 1383
1384, on trouve à Licostomo un autre notaire en pleine activité, Oberto
Grassi da Voltri ; de son cartulaire, tenu dans cette ville danubienne, on
conserve encore les six actes &lit& par Mlle Raiteri.

Ce sont là quelques brefs commentaires en marge des nouvelles édi-
tions d'actes notariés instrument& à Kilia et à Licostomo dans la deuxi-
ème moitié du XIV' siècle. Pour l'histoire du Moyen Age roumain, leur
importance est inestimable. Certes, les archives italiennes, surtout celles
de Gènes et de Vense, contiennent encore un grand nombre de documents
relatifs à cette période de notre histoire, documents qui attendent à
étre mis à jour. En éprouvant le vif regret de constater à l'heure actuelle
l'absence totale des historiens roumains, comme éditeurs de telles sources,
sur le chemin jadis brillamment ouvert par les travaux de N. Iorga et
G. I. Brdtianu, qu'il nous soit permis d'exprimer, une fois de plus, notre
amicale gratitude au professeur Geo Pistarino et A Mlle Silvana Raiteri,
pour les précieuses éditions qu'ils nous ont offertes 212.

ANNEXE

ADMINISTRATION GÉNOISE AU BAS-DANUBE
DE 1360 A 1403

KILIA

Consuls

1360 d6eembre 6 : X***, consul (le nom n'est pas indiqué) ; cartulaire du notaire Antonio
di Ponzb, fol. lxvi b (G. Pistarino, Atti rogati a Chilia, doc. nos 2, p. 5).
1361 mars 22 avril 19: Bernabb di Carpena, notaire, consul lanuen.sium in Chili ; ibid.,
fol. lxxxiii a; lxxxvii a; lxxxviiii b; lxxxxii b (G. Pistarino, op. cit , doc. n°8 21, p. 35; 31,
p. 51; 40, p. 66; 45, p. 77).

Notaires

1360 oetobre 25 1361 juin 9 : Antonio di Ponzb, notaire; ibid., fol. lxxxiii b ; cii b (G. Pista-
rino, op. cit , doc. n°8 23, p. 38; 77, p 135).

213 Doc. no 2.
214 Doc n° 1.
215 Doc. 1,0 8
216 Doc. n08 8, 14
217 Doc. n°8 4, 6, 7, 9; on le trouve cité dans un acte rédigé le 9 novembre 1383

(doc. It° 11), mais sans aucune indication concernant le lieu et la date de l'acte par lui instru-
menté (p 212).

216 Doc. n" 7, 8.
216 NOLIS donnons en annexe le tableau synoptique de l'administration génoise au Bas-

Danube, publié d'abord dans Locali:area vecluului Licostomo, loc. cit., p. 458, et complété par
les informations nouvelles, recueillies dans les actes instrumentés à Licostomo
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17 ACTES DE KILIA, ET DE LOCOSTONtO 129

1300 novembre 27 1361 mai 31 : Bernabb di Carpena, notaire ; ibid , fol. lxxvi a; lxxvii b;
lxxviiii a; lxxx a; lxxxiii a; lxxxxiiii a, b; cv a (G. Pistarino, op. cit., doc. n°11 1, p. 5;
5, p. 9 ; 9, p. 16; 13, P. 20; 21, p 34; 53, p. 88; 54, p. 90; 82, P. 146).
1361 avril 1 : Michele de Aymelina, notaire ; ibtd., fol. cx a (G. Pistarino, op. cit., doc. n° 95,
p. 172).

VICINA

Consuls

1361 avril 10 : Bartolomeo de Marcho, consta Ianuensium in Vicina; ibid , fol. lxxxviii b
(G. Pistarino, op. cit., doc. n° 40, p. 66).

LICOSTOMO

Gouverneurs militan-es

1373 septembre 10-20 : Luciano de Nigro, gubernator insulte Licostomi; cartulaire du notaire
Domenico da Carignano (G. Balbi S. Raiteri, Notai genovest, doc. n°8, 4, p. 202; 6, p. 203;
9, p. 209).

Consuls

1372 : Pietro Embrono, tunc consulte; ibid. (G. Balbi S. Raiteri, op. cit., doc. n° 3, p. 200)
1373 septembre 11-18 : Paolo de Podio, consul insulte Licostomi; ibid. (G. Balbi S. Raiteri,
op. cit., doc. n°8 2, p. 198; 5, p. 202; 7, p. 205 206 ; 8, p. 207).
1381 mai 6: Conrado Donato, consul ; Massaria di Calla, fol. 62 (N. Iorga, Notes el extraits,
I, p. 13).
1382 septembre 2 : Pietro Embrono, consul castri Licostomi; ibid., fol. 275 y° (N. Iorga, op.
el vol. cit., p. 17).
1384 avril 22 jnillet 23 : Luca Usodimare, consta insule et castri Licostomi; cartulaire du
notaire Oberto Grassi da Voltri (G. Balbi S. Raiteri, op. cit , doc n°' 15, p. 220; 16, p. 221).
1403 mal 18: Nicolò di Fieschi (Nicolaus de Flischiò), ohm consul Ltcostomi; Massaria di Pera,
1402, fol. 177 y° (N. lorga, Acte si fragmente, III, p. 5).

Notaures

1373 juillet 15 avant septembre 18 : Bernabò de Grolo, notaire ; cartulaire du notaire Domenico
da Carignano (G. Balbi S. Raiteri, op. cit., doc. n°8 4, p. 201 ; 6, p. 205; 7, p. 206; 9, p. 209).
1373 septembre 10 21 : Domenico da Carignano, notaire ; ibid (G. Balbi S. Raiteri, op.
cit., doc. n°8 1-10, p. 197 211).
1373 septembre 18 : Antonio Villanucio, notaire, scriba gallee ad custodiam insulte Licostomi
deputate; ibid. (G Balbi S Raiteri, op. cit., doc. n°8 7-8, p. 205 208).
1383 nmembre 9 1384 juillet 23: Oberto Grassi da Voltri, notaire ; cartulaire du notaire
Oberto Grassi da Voltri (G. Balbi S Raiteri, op. cit , doc. n°8 11-16, p. 211 222).

Autres employés

1373 septembre 14 : Andrea da Montecatini, iurisperitus; cartulaire du notaire Domenico da
Carignano (G. Balbi S. Raiteri, op. cit , doc n° 2, p. 198).
1373 septembre 13 : Antonio Imperiali, interprète, torcinianus curie; ibid. (G. Balbi
S. Raiteri, op. cit , doc. n° 1, p. 197)
1403 aoilt 15: Jacoppo Bontempo, ohm massarius pro Communi in Licostonto, Nlassaria di
Pera, 1402, fol. 121 y° (N. Iorga, op. cit., p. 6).
1373 septembre 18 : Filippo Gastado, stipendiarius in castro [Licostomi] ; cartulaire du notaire
Domenico da Carignano (G. Balbi S. Raiten, op. cit., doc. n° 8, p. 208).
1373 septembre 11-18 : Leonardo de Podio quondam Conradi, cavalerius domini consulis;
ibid. (G. Balbi S. Raiteri, op. cit., doc. n°8 5, p. 203; 8, p. 208).
1383 déeembre 19 : Rolando de &maro, cavalerius domini consulis Licostomi; cartulaire du
notaire Oberto Grassi da Voltri (G. Balbi S. Raiteri, op. cit., doc. n° 14, p. 218).

9 c. 7021
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LES ROUMAINS EN DOBROUDJA AU MILIEU DU XIXe SIECLE

D'APRÈS LES INFORMATIONS DE ION IONESCU DE LA BRAD

ANCA GHIATA

Dans leurs rapports avec l'État ottoman, la Moldavie, la Valachie,
la Transylvanie, considérées comme des principautés vassales, ont tou-
jours conservé un régime autonome, qui leur conférait en premier lieu
la liberté de la politique intérieure. La Porte reconnaissait et garantissait
d'ailleurs aux pays roumains le droit d'avoir une organisation adminis-
trative propre et de se gouverner d'après leurs coutumes et leurs lois anci-
ennes. A la différence de ces provinces, la Dobroudja (aujourd'hui les
départements de Constanta et de Tulcea) occupée au XVe siècle par les
Ottomans A l'issue des combats contre les princes roumains, avait été
intégrée à Padministration de l'empire, ayant le régime de pachalic, situa-
tion qui se maintiendra jusqu'A la guerre pour l'indépendance (1877
1878). Le territoire roumain transdanubiano-pontique se trouvait,
pendant tout ce temps-là, dans les frontières politiques et administratives
de l'État ottoman, gouverné directement par la Porte : tous les dirigeants
de l'administration ottomane locale (sancakbey, pacha, kadi, etc.), nom-
més et contrôlés par le pouvoir central, surveillaient l'application de la
loi musulmane (;ser'i) dans la Dobroudja, ayant la mission de contraindre
les rayas conformément à cette loi d'accomplir leurs obligations
envers l'État ottoman. Or, la conséquence de ce régime politique-adminis-
tratif est que les Roumains de la Dobroudja ont été considérés des rayas,
vis-à-vis de la Porte, ayant une condition tout A fait différente des Rou-
mains des trois principautés carpato-danubiennes.

Le territoire oriental de l'État de la Valachie, transdanubiano-pon-
tique, a été conquis par les Ottomans en 1419, en dépit de l'hérolque
défense du prince roumain Michel, le fils et successeur de Mircea, l'Ancien ;
ainsi que le démontrent les sources, on peut considérer qu'à partir de
1420 la plus grande partie de l'espace transdanubiano-pontique a été
soumis A l'administration ottomane. Par leur campagne de 1484 contre le
prince roumain Etienne le Grand campagne qui était l'aboutissement
d'un siècle de luttes acharnées contre les armées roumaines les Otto-
ma,ns réussirent à occuper le nord-est de la région, le territoire des bou-
ches du Danube ; donc, à partir de la fin du XVe siècle, toute la Dobroudja
se trouve comprise dans les frontières administratives de l'Empire
ottoman'.

1 A. Gliiat, Condifille instaureirit dominaftei olomane in Dobrogea, dans Studii istorice
sud-est europene », vol. I, Culegere Ingrijitä de E. Stanescu, Bucuresti, 1974, p. 43-126.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 131-157, BUCAREST, 1977
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132 ANCA GHIATA 2

La difference existant entre les regimes politiques des diverses pro-
vinces roumaines, pendant des siècles, a determine de favn toute naturelle
certains décalages et dissemblances dans le developpement économique,
social, politique et culturel de la société roumaine de ces provinces situées

droite et à gauche du Danube. Il est intéressant de surprendre, à travers
les sources, des aspects de la situation des Roumains se trouvant dans le
territoire transdanubiano-pontique, à n'importe quelle époque historique,
car l'élément ethnique roumain a constitué sur ce tenitoire - dès repo-
que de ses ancètres, Traco-Géto-Daces et Romains, des sa genèse dans le
vaste espace carpato-danubiano-pontique - une permanence qui s'est
maintenue jusqu'à nos jours en dépit de toutes les éphémères dominations
étrangères. De nombreuses sources documentaires, qui vont du XVe au

xixesiècle, attestent la presence ininterrompue des Roumains en Dobron-
dja au temps de la domination ottomane et ces informations ont forme
l'objet de nombreuses etudes 2 Dans les pages suivantes nous allons
nous occuper de certains aspects moins connus concernant les Roumains
de la Dobroudja, tels qu'ils apparaissent dans les écrits du savant rou-
main Ion Ionescu de la Brad au milieu de XIX' siècle.

Nous nous proposons de presenter au début les circonstances qui
ont amené Ion Ionescu de la Brad en Dobroudja et ses principaux ouvrages
contenant des données sur les Roumains de la Dobroudja.

De nombreux ouvrages ont été consacrés à l'intense activité scien-
tifique et A, l'attitude progressiste du professeur Ion Ionescu de la Brad
(1818-1891) et ses etudes ont été plusieurs fois rééditées. L'intéret éveillé
par sa personnalité si complexe, qui s'est affirmée tout au long du
XIX' siècle, ne s'est pas éteint dans les cercles scientifiques roumains et
&rangers, ce qui fit que l'UNESCO en 1968 organisa le 150' anniversaire
de sa, naissance. Ayant pris une part active A, la revolution de 1848 en

2 M. D. Ionescu, Dobrogea in pragul veacului al XX-lea, Bucuresti, 1904, p. 324-326
V. PArvan, Romcinii in Dobrogea, dans o Pentru mintile si inimile oastasilor nostri. Confermte
de culturd generald », Bucure51.1, 1912, p. 7-22 ; C. Brdtescu, Dobrogea la 1444, dans o Arlma
Dobrogei s, 1919, p. 103-104; idem, Contri butions à la question de la Dobrogea, dans La Dobro-
gea roumaine, Bucarest, 1919 ; N. P. Comnen dans o Buletinul societatii romdne de geografie »,
XXXVII, 1919, p. 155 et slily. ; C. Moisil, Lupia pentru apenarea diepturilor ronidnesti asupra
Dobrogei, dans « Arhiva Dobrogei o, II, 2, 1919, p. 153-181 ; G. VAlsan dans La Dobrogea
roumaine, Bucarest, 1919, p. 54-82 ; I N. Roman, Pagini din isloria claim ti romdnesti in
Debrogea inainte de 1877, dans o Analele Dobrogei », I, 3, 1920, p. 355-398, G. VAlsan,
Romemii din Dobrogea pe o harld din circa 1769- 1774, dans o Analele Dobrogei s, I, 1920,
p. 532-540; A. P. Arbore, O incercare de reconstiluire a trecutului roina'nilor din Dobrogea, dans
« Analele Dobrogel s, III, 2, 1922, p. 237-291 ; N. Iorga, Dreptini nationale si politice ale
rorminilor in Dobrogea, dans o Analele Dobrogei », IV, 1, 1923, p. 1-48 ; G. VAlsan, Boman,:
locuiau delta Dundrit in sec. XV, dans o Graiul româneEc s, I, 7, 1927, p. 145-148, N.Bänescu,
La romanité de la Dobroudja à (ravers des sleeks, Bucarest, 1928, 20 p. ; C. Brdtescu,
Populatia Dobrogei, dans o Analele Dobrogel », I, 10, 1928, p. 227-236 , A. P. Arbore, La
culture rouniaine en Dobroudja, dans La Dobroudja, Bucarest, 1938, p. 601-697 ; N. Ceachir,
Contributii la istoria Dobrogei (aprilie 1877-noiembrie 1878), dans o Revista arhivelor s, 1,
1962, p. 161-167 ; C. C. Giurescu, despre populatia romaneascei a Dobrogei in hcirti medievale
si moderne, Constanta, 1966 ; Gh. Platon, Informatii not privind teritoriul p populatia Dobroget
in prima jumiitate a secolului al XIX-lea, dans o Anuarul Institutului de istorie §i arheologie
A. D. Xenopol o, V, 1968 ; I. Bitoleanu, Gh. Dumitra§cu, Romdmi din Dobrogea si manifesteiri
ale constiintei lor nationale la inceputul epocii rnoderne, dans o Revista de istorie s, XXIX, 6,
1976, P. 865-887, pour ne rappeler que quelques-uns des articles se rapportant à ce sujet.
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3 LES ROUMAINS EN DOBROUDJA AU MILIEU DU XIXe SItOLE 133

Valachie, il a été exilé avec un groupe nombreux de révolutionnaires
roumains en Turquie, où il a passé 8 ans et 4 mois (du ler mars 1849
au 30 juin 1857)3. Faisant autorité en matière de recherches agrono-
miques, les gouverneurs ottomans le solliciteront en vue d'une étude sur
les possibilités de développement économique de certaines régions de l'État
ottoman. Au temps du sultan Abdul Medjid (1839-1861) l'initiateur
des réformes en Turquie, connues sous le nom de Tanzimat il était
devenu fréquent d'utiliser des spécialistes étrangers, que l'on faisait venir
A Istanbul, pour étudier et trouver des moyens de modernisation des insti-
tutions et pour donner plus d'animation A la vie économique de l'État
ottoman. A la suite de quelques missions officielles, à Brousse, en Dobroudja,
en Thessalie, en Asie Mineure, I. Ionescu a élaboré des études concernant
les aspects économiques, sociaux, démographiques, culture's, etc. 4 Ainsi
u'il le déclare lui-même : »Mes &tits m'ont valu le titre de membre du

Conseil Impérial de l'Agriculture de Turquie < celui de 1851, probable-
ment > ... et finalement j'ai aussi été nommé directeur de l'Ecole Imp&
riale de l'Agriculture de San-Stefano »5 probablement en 1851 1853 ou
seulement en 1852.

Après avoir tenté, sans succès, d'obtenir une terre (9iftlik ) en Do-
broudja et d'y créer une école agricole étant considéré dangereux par
les autorités ottomanes après la parution A Istanbul de ses articles dans
le « Journal de Constantinople » et son étude-rapport monographique sur
les réalités de la Dobroudja et sur d'autres sujets se rapportant aux pro-
blèmes nationaux roumains il se voit contraint d'accepter l'offre du
Grand Vizir Réchid Pacha. Il devient ainsi régisseur des terres du
Grand Vizir en Thessalie (probablement en 1853-1857), s'installant
Pvrgetos, sans cesser d'être l'expert pour les terres du Sultan (environ
1852 1857)6. Par ses études monographiques concernant les régions de
la Turquie, de la Grèce et de la Dobroudja, où il militait pour l'améliora-
tion des conditions de travail du paysan, par l'introduction de méthodes
et d'outillages modernes en agriculture et par l'intention de fonder des
écoles pratiques agricoles dans l'État ottoman pour former des spécia-
listes, I. Ionescu a clairement affirmé son intérêt pour le développement
social, et surtout agricole, des sociétés du sud-est européen, pouvant être
considéré, grAce à ses écrits, un précurseur des recherches agricoles dans
cette partie de l'Europe.

A la fin de juin 1857, I. Ionescu rentra en Roumanie, où il continua
son activité scientifique, se comportant en véritable démocrate, défen-
dant les intérêts de la classe [paysanne et en même temps préoccupé par

3 A. Vasiliu, Ion lonescu de la Brad, Bucuresti, 1967, p. 54-77, A. Vasilin, M. Gu-
boglu dans Ion Ionescu de la Thad aniversarea a 150 de am de la nostere. Volum oxymora',
Bacati, 1968, p. 225-235.

4 Ion lonescu, Excursion agricole û Brousse, Constantinople, 1849 ; idem, La Thessalie
lelle qu'elle est el kite qu'elle peut etre, C-ple, 1851 , idein, Compte-rendu de l'administration des
domarnes de son altesse le Grand Vézir Réchid Pacha. Extrait du i Iournal de Constantinople o,
no. 9, jinn 1854 et Bucal e_t 1866, 18 p. ; idem, Elude sur le domarne imperial de Harrier
Chi [llar, C-ple, 1856 ; idem, Excursion agricole dans l'Asie Mineure, C-ple, 1857.

5 ion Ionescu de la Brad, Viola mea de mine rnsumi, Iasi, 1889, p. 9.
6 A. Vasiliu, loc. cit.: il a retracé l'activité de Ion Ionesen pendant son exit en Turquie.

Ion Ionescu, op. cit., p. 9; A Pyrgetos il a fart construire une église en pierre et a fait peindre
son rétable comme Findique l'inscuption, en grec, qui se trouve au-dessus de la porte.
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les problèmes des cercles ouvriers roumains ; il est resté un permanent dé-
fenseur de la liberté et de l'unité nationale. Il s'est assuré l'unanime appré-
ciation de ses contemporains tant en Roumanie qu'a l'étranger 7.

Ion Ioneseu de la Brad a été chargé par le gouvernement ottoman
d'une mission officielle, à savoir, celle d'étudier les possibilités de dévelop-
pement économique de la province de Dobroudja,. Par conséquent, en
1850, pendant trois mois et demi comme il le précise lui-même c'est-
à-dire à, partir de la seconde moitié du mois d'avril et jusqu'au début
d'acalt, il entreprit un voyage d'études en Dobroudja, accompagné par
Pingénieur Ioranu, autre révolutionnaire roumain exilé en Turquie, qui
l'aida à relever la carte topographique et ethnographique de cette ré-
gion 8. Allant de village en village dans une cha,rrette attelée d'un cheval,
il connut bien des endroits et bien des gens de la Dobroudja. Les notes
prises sur place furent publiées dans son ouvrage monographique re-
quis par les autorités ottomanes Excursion, agricole dans la plaine de
la Dobroudja par I. Ionesco, ancien élève de Roville, imprimerie du « Jour-
nal de Constantinople », 1850, 124 p., accompagné d'une Carte topogra-
phique et ethnographique d'une partie de la Dobroudja 9. La monographic
présentait les multiples aspects de la contrée : les débouchés de la Do-
broudja, sur les bords de la mer Noire et sur le Danube, le sol, le climat,
l'état de la propriété, le système d'économie rurale, Padministration, les
contributions (les dimes), la topographie, la population ; en outre on y
trouve d'abondantes informations sur les Roumains les rayas et les
Mokans et sur leur rôle dans le futur développement de la province.
Voici ce que Ion Ghica disait de cette ceuvre dans une lettre qu'il
écrivit de Boyadjekeuy (lieu de son exil en Turquie) à Nic3las, Billcescu,
le 4 aoilt 1850 : « Ionescu et Ioranu sont de retour. lls ont écrit un ouvrage
très important sur la Dobroudja : des tableaux très bien exécutés et trois
cartes : l'une ethnogra,phique, l'autre topographique et la troisième rou-
tière. Ionescit publie une série d'articles sur son voyage dans le « Journal

7 Des informations concernant la vie et l'activité de Ion Ionescu : Ion lonacu de la
Brad aniversarea a 150 de ani..., 421 p. ; In memoriam Ion Ioneseu de la Brad 1818-1891.
Volum omagial co prilejul aniversdrii a 150 de ani de la nasterea marelut agronom, economist
si patriot roman, Bucuresti, 1971, 298 p. ; G. Zane, N. Balceseu. Operaonuilepoca, Bucuresti,
1975, p. 325-330.

A. Vasiliu, Ion lonescu de la Brad, p. 59, a date le séjour de I. Ionescu en Dobroudja
entre le 16 avril et probablement le 10 aoilt 1850; (v. Note 10).

9 Dorenavant pour cette etude-rapport ne figurera que l'abréviation E. Editions :
Excurstune agricold in cimpia Dobrogei, traduite et publiée par Ion Ion escu, Bucuresti, 1879;
Excursiune agricolci in Dobrogea, trad. de F. Mihallescu dans Analele Dobrogei *, III, 1, 1922,
p. 97-181 ; Ion lonescu de la Brad, Opere, vol. II, Bucuresti, 1943, p. 81-120; o Excursiune
agricolà in Dobrogea i. V. Mihäilescu a rédigé une carte d'après la carte de Ion Ionescu (B.A.R.
C XXV 15) avec la transcription des localités. G. Lejean, Etlinographie de la Turquie d'Europe,
Gothe, 1861, p. 20 citait l'ceuvre de Ion Ionescu qui o a vérifié village par village, les Oats que
lui fournissaient les autorités turques i. L'ceuvre de I. Ionescu a était appréciée comme source
d'information : M. D. Ionescu, Dobrogea in pragul veacului al XX-lea, p. 326; G. VAlsan dans
La Dobrogea rournaine, p. 75; N. Iorga, op. cit. ; A. P. Arbore, op. cit.; C. Brsatescu, op. cit.;
Mustecib H. Fazil, Dobroca ve turkler, Ankara, 1940 et 1967; Encgclopédie de l'Islam, Leyda-
Paris, II, 1960, art. o Dobrodja * par H. Inalcik, p. 628 et edition turque, 1946, p. 640-641
(1Is ont utilise les données statistiques). N. Urechea, Ion lonescu de la Brad si Dobrogea, dans
Propilee literare, culturale, artistice, teatrale, politice si economice *. III, 16, 1928, p. 8,
e commentaire concernant l'agriculture de la Dobroudja.
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de Constantinople ». Noguez < le directeur du journal> va rassembler ces
articles dans une brochure »10.

Cet important ouvrage fut connu et utilisé au XIXe siècle par tous
ceux qui désiraient se renseigner sur les régions danubiennes des Princi-
pant& roumaines et de l'Empire ottoman ; nous nous bornons à citer
seulement G. Lejean et Ubicini. A la différence des nombreuses cartes
amtérieures, la carte attach& à son étude-rapport est la première carte
ethnographique de la Dobroudja connue jusqu'à ce jours qui indi-
que par des signes conventionnels les ethnies cohabitant avec les Rou-
mains. Le squelette de la carte présente une image déformée du point de
vue topographique de la province transdanubienne, aussi bien quant
complexe Razim-Sinoe, qu'à l'espace compris entre le delta et une ligne
approximative allant de Rasova à Tatladjak. Cependant, la position res-
pective des 183 villages existants et des 65 villages détruits marqués sur
la carte en 1850, est en général correctement indiquée ; les noms des vil-
lages sont transcrits selon l'orthographe frangaise, ce qui rend bien souvent
Pidentification malaisée. La carte ne représente qu'une partie de la Do-
broudja (dép. de Constanta et dép. de Tulcea), car elle s'arréte un peu plus
au sud de la vallée Carasu, ne dépassant pas les localités Adamkeulise
(Adamclisi), Berindjé (Poenita) ; Kiosseleler (Petro§ani), Kiatchpunar
(Curcani), Tatladjak (23 August) ; les localités situées au sud de cette ligne
(dép. de Constanta) et dans le delta (dép. de Tulcea) n'y figurent pas.

Mais il y a encore d'autres écrits de I. Ionescu où abondent les
idées novatrices, révolutionnaires méme, les vérités historiques, ethniques,
économiques, sociales et culturelles concernant tout particulièrement
les Roumains de la Dobroudja. Il s'agit des 12 lettres, totalisant 80 pages,
expédiées de diverses localités de la Dobroudja par Ion Ionescu à son ami
Ion Ghica qui se trouvait en Turquie, &rites du 20 avril au 17 juillet
1850 11. Cette correspondance peut élre considérée comme formant un
ouvrage à part et elle constitue l'un des plus précieux doeuments pour
l'histoire du territoire danubiano-pontique de la Roumanie.

I. lonescu s'est d'ailleurs servi de ses notes de voyage pour écrire,
quelques a,nnées plus tard, un article sur Romdnii din, Dobrogea (Les Rou-
mains de la Dobroudja), publié par Vasile Alecsandri dans la revue

România literanä », Ia§i, 8 jan-v ier 1855, p. 13-15 12.
C'est un fait significatif que les Ottomans aient justement choisi

un Roumain pour lui confier la tache d'étudier les possibilités du dévelop-
pement économique de la Dobroudja, considéi ant qu'il lui seiait facile de

Scrisori inedde de la N. Beilcescu i Ion Ghica, pub!, de N. Cartojan, Bucuresti, 1913,
p. 25; d'après la date de cette lettre, Ion Ionescu est revenu à Constantinople avant le 10
aollt 1850; (v. Note 8).

Corespondenia lui Ion Ionescu de la Brad Mire Ion Ghica (1846 1874) (La corres-
pondance de Ion Ionescu de la Brad adressée à Ion Ghica), publiée par Victor Slävescu, Bucu-
resti, 1943, p. 52-132. L'original des lettres voir B.A.R. mss S 9(10-21) DCXVII. Dorén-
avant ne figurera que l'abréviation C.

12 Dorénavant ne figurera que l'abréviation R. L'article a été cité pour les données
statistiques de Ubicini, La Dobrodja et le Delta du Danube. Roumanie Transdanulnenne, dans
« Revue de géographie », IV, 1879, Paris, p. 248; N. Roman, Pagtni din isloria..., p. 355-358
donne certains passages, mais il ne fait pas une comparaison avec les informations d'autres
écrits de I. Ionescu.
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s'entendre avec les haibitants, puisque dans cette contrée la population rou-
maine constituait depuis des siècles l'élément essentiel dans la culture du
sol et l'élevage. Ionescu lui-même notait : « Mon étude spéciale n'a eu en
vue que Pintérk de la Turquie en harmonie avec celui des Roumains dans
tout ce qui peut conduire a un accroissement des richesses » ( R 13. C 113).
I. Ionescu, dans sa qualité de délégué du gouvernement central, a eu le con-
cours des a,utorités ottomanes pour ses investigations et l'accés aux
archives locales.

Quelques renseignements fournis par I. Ionescu ont été partielle-
ment utilisés, surtout ceux d'ordre statistique, dans les études consacrées
aux problèmes de l'histoire de la Dobroudja, 0,u XIX' siècle. Nous allons
exposer dans ce qui suit l'ensemble des informations données par
I. Ionescu concernant les principaux aspects de la vie des Rouma,ins de la
Dobroudja : les habitations, la densité et le nombre, les occupations, les
biens, la condition sociale, ainsi que la vie spirituelle et les aspirations
politiques et nationales des Roumains de cette province. A la fin nous
envisagerons également l'intérét éveillé par les propositions et les remar-
ques de I. Ionescu sur les Roumains de la Dobroudja parmi ses contem-
porains.

Ayant parcouru toute la Dobroudja, il remarque que « les Roumains
sont installés à la lisière des forks et au bord des cours d'eau, car ils
aiment l'ombrage des vertes forks et la fralcheur de l'eau claire » (R 14).
« De la côte jusqu'au Danube, et de là, en le longeaint jusqu'à Silistra,
écrit-il endroit on j'al interrompu mon voyage, on trouve 71 villages
roumains » (R 14). Done, I. Ionescu a fait des recherches spéciales dans
ces localités pour lesquelles, en utilisant les données des archives des kazas
et de chaque villaige, il a consigné le nombre des 'liaisons et les chiffres de
la population roumaine (par sexes et groupes d'age), les tkes de bétail
(bceufs, vaches, bufles, chevaux, béles A, laine moutons, chèvres), ainsi
que les bêtes de rapport (cochons, ruches) qui formaient les biens des rayas
roumains. Ces localités sont également marquées sur sa carte comme habi-
tées par les Roumains ; seulement les localités du kaza Silistra n'y f igu-
rent pas, parce que la carte ne contient pas la partie sud-ouest de la région.
I. Ionescu donne des informations détaillées pour les rayas roumains qui
habitaient : 1 Parcel", Parkeschou (Parches), 2 Som9vu, Somova (Somova), 3
Cigele,C Isla, Kig chla (Minerii) 4 Cauca, Salika (Iazurile), 5 C at al oiu (Cataloi),
6 Frecati, Fricatzei (FrecAtei), 7 Tulcea, Toultcha (Tulcea) dans le kaza
de Talc-ea ; 8 Sacee, Saktcha (Isacce,a), 9 Niculiplu, Nicoulitzel (Niculitel),
10 Telila, Telitza (Telita), 11 Medeanohioi, Meidank3ui (Valea Teilor),
12 Rachelu, Rakel (Rachelu), 13 Pisica, Pissica (Grindu) dans le kaza
de Isaccea ; 14 Balabanoea, Balabantcha (Balabancea), 15 Cerna, Tcherna
(Cerna,) 16 Luneav<i>ta, Lounkavitza (Luncavita), 17 Veiedreni, Vaka-
rini (VdcAreni), 18 Garva, (Ga,rvan), 19 diji,la, Djijilla (Jijila), 20 Macin,
Matchin(Milein), 21 Grecii, Gretchi (Greci), 22 Turcoae, Tourkodia (Tur-
coaia) dans le kaza de Macin ; 23<ifirsova, mahala> VärcIpt, Hirsova-
Varoch (llir§ova,), 24 Urumbeiu, Ouroumbey (Luminita), 25 Teipalu, Topala
(Topalu), 26 Groapa Ciobanului, Gropa Tchobanuloui (Ciobanu), 27
Girliciu, Girlitch (Girliciu), 28 Dcienii, Dajeni (Däeni), 29 Ostrov(u) (Os-
troy), 30 Peceneaga, Petchenega (Peceneaga) dans le kaza de Hirsova ;
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31 Agighiol, Hagighiol, Hadjiguiol (Agighiol), 32 Zabance (a), Zabautcha
(Sabangia), 33 Baba (Babadag), 34 Pavaciga, Pachakischla (ViOna), 35
Pelicli, Perikli (S'Acele), 36 Tvrerimlii, Turkrimlik (Rimnicu de Sus),
37 Hasanlar, Hassanlar (Ardealu), 38 Ortachioi, Ortakeui (Horia,), 39
Tekei, Trestcnik (Trestenic), 40 Nalbant (Nalbant), 41 Zebil (Zebil), 42
Sterne (Visterna), 43 Cineli, Tchinelle (Iulia), 44 Begea, Satu Nou, Bedje
(Satu Non), 45 Sarighiol, Sariguiol (Valea Nucarilor), 46 16nisala (Eni-
sala) dans le kaza de Babadag ; 47 llitir/eanu (DunAreni), 48 Beilicul
(Viile), 49 Oltina (Oltina), 50 Satu Nou (Satu Nou), 51 C4la (Strunga), 52
Galita (Ganta), 53 Pärjoae (Izvoarele), 54 Ghiolpunar (Sipotele), 55 Cozlogea
(Coslugea), 56 Vlachioi (Vlahii), 57 Aliman (Aliman), 58 Guzgun (Ion
Corvin), 59 Garantí:e (Negureni), 60 Parachioi (Baneasa), 61 Ghiuvegea
(Cd,rpini), 62 Calaiei (nurei), 63 Demircea (Mirce§ti), 64 Bugeagu (Bu-
geac), 65 Almaliu (Almalá,u), 66 Ostrovu (Ostrov) dans le kaza de Silistra ;
67 Bogazchioi, Bogazkeui (Cernavoda), 68 Säim6nii Mici, Kiuciuk Sei-
Men, Kutchout Seimen, (Seimenii Mici), 69 Säimenii Mari, Buiuc Seimeni,
Bouiouk Seimen, (Seimenii Mal), 70 Cocirlozi, Icnichioi Kokiricni (Co-
chirleni), 71 Rasova(ta), Rassovata (Rasova) dans le kaza de Constanta
(C 70-71, 100-101, 120-121, /30)13. Mais les Roumains habitaient

13 Nous avons respecté la graphie des différents torcnymcs telle qu'elle rarait dans les
ouvrages de I. lonescu ; entre parenthèses nous al, cns introduit leurs rcms actuels : du dep.
de Tulcea (1-22, 24, 28-34, 37-46) et du dép. de Constanta (23, 25-27, 35, 36, 47-71),
Nous avons lit le nom des localités d'après l'original des lettres de lonescu, ce qui explique
la différence de l'édition publiée par V. Slavescu. On a transcrit de faeon errcnée Calma ou
Calima, Artachioi, Tecsi, Ciuelii, Almian, Caiaclic au lieu de Gallea, Oriceinoi, Tckez,
Aliman, Caranlic; on peut hre aussi Luneavillu, Jâjâla, Porcds, Somavu. L'anclen village de
Cochirteni était situé sur la rive no d-est du lac Cochirlem, à proximité du village de Ivrinez
après la guerre de 1828-1829 les habitants allerent s'installer un peu plus au nord, dans le village
qui se ti ouvart au bord du Danube, Ienichioi, qu'IN appellercnt Ccchirleni. la tocable Tckei
de la lettre de Ionescu n'apparalt pas sur la carte oil figure par contre le village de Trestcnic,
habité par des Roumains et des Turcs ; à la fin du X1Xe siècle il y avait Teke-Trestenic,
une habitation isolée, située au nord du village de Trestenic (cf. M D. Ionescu, Dobrogea in
pragul veaeultu al X X-lea, p. 375) ; probablement après la gueire de 1877-1878, la population
roumaine de Tekei se concentrait dans le village de Trestenic. Ncus avcns identifie toutes les
localités de lonescu et d'autres sources ; afin de faciliter ncus gardercns le
même numéro qu'elles portent dans noti e texte.

Localités figurant sur la carte de Ionescu comme étant habitées seulement par des Rou-
mains : 1, 2, 9, 11-13, 15-19, 22, 23, 25-31, 42-46, 68-71, monastère Kokoseh, Tchilik,
Tailza ; tocantes figurant sur la carte de Ionescu où à odié des Rcumains, il y avaient d'autres
nationalités : Turcs 3, 6, 14, 20, 21, 24, 35-39, 67 ; Russes 4, 10 ; Bulgares 34 ; Turcs et
Bulgares 7, 8, 33.

Noms des localités habitées par les Roumains (celles éludiées par I. Ionescu sont indiquées
par des chiffres arabes, les autres ne sont pas numérotées ou bien elles le sont par des chiffres
romains) suivant d'atares sources

Selon Korsak (1849) les Roumains habitaient les localités suivantes : 1 Partifich, 3 Kiehla,
4 Kalikeuy, 5 Katalu, 6 Frikatek, 11 Mandan keuy, 12 Rakelda, 13 Pisika, 16 Lukavitza,
19 Jijila, 21 Gretelia, 22 Turkoy, 25 Topal, 26 Gropa Tehowan, 28 Dala keuy, 29 Ostrov,
30 Petchinagui, 31 Hadji Gheuli, 32 Sahandja, 35 Periklia, 38 Ortakeuy, 41 Zembil, 44 Sala-
nowo, 46 Ienisele, 48 Beillk, 60 Parakeuy, 66 Adakeuy, 67 Boaskeuy, 68 Seimeny du
kaza Constanta, 69 Seimeny du kaza Hirsova ; 70 Kokerliu et Y enikeuy, 71 Rassowa. 11
mentionne les localités suivantes, habitées également par les Roumains : / Prislav (Nufaru),
II Ak Punar (Mircea \roda), III Tehinehilar (Seinsiler, village chsparu), IV Teke (village
disparti, près du monastère Uspenia), V Kazabkeuy (Sinoe, dép. de Constanta), VI Keinber
(Mihai Bravu), VII Sinteny (Sarichioi) - le reste de ces villages dans le dép. de Tulcea actuel.
Outre les Roumains, dans les localités 1, 4-6, 11-13, 16, 19, 21, 22, 30, 32, I- III il y avaient
des Turcs et des Cosaques; dans 3, 38, VI des Turcs et des Russes ; dans 25, 26, 28, 29,
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aussi d'autres localités pour lesquelles I. Ionescu n'a pas disposé de don-
nées. Même sur sa carte, on trouve , accompagnés du signe qui indique le
caractère ethnique roumain, d'autres localités, par exemple les monastères
Kokosch (Coco), Tchilik (Cilic) qui existent encore et le monastère
Taitza (Taita, aujourd'hui disparu) tous dans l'actuel dep. de Tulcea ;

41, 44, 46, 48, 60, 66-71, VVII des Russes ; dans 31 des Turcs et des Bulgares ; dans
35 des Bulgares ; (apud P. P. Panaitescu, O statisticei a Dobrogei din 1849, dans o Graiul romA-
nesc », II, 1928, p. 82-86).

Sur la carte de Begenau (1854) on trouve les localités suivantes : 20 Alcicinu, 23 Hirsova,
25 Topalu (Tovalu, 1856), 27 Girlita (1844), 30 Pefineaga, 47 Mirleanu (Mutant, 1844), 49
011eni, 53 Parasova et Brezoia (deux noms pour la mème localité d'après noire opinion,
Parajova, 1844), 66 Ostroveni, 67 Cernavoda (Cerneidia, 1856), 68 Seimeni de jos, 69 Seimeni
de sus (Stelnicu, 1856), 70 Kokirlearu (Kokirla, 1856 situé au bord du Danube), 71 Rasevala
(Rásuhata, 1844); (apud Begenau, Harta granilelor spre Dundre, 1844, 1854, 1856 mss. B.A.R.).

Selon C. Allard (1855) les Roumains habitaient les localités suivantes : 67 Tchernavoda,
68 Kutchuk-Seimen, 69 Boujouk-Seunen, 70 Ieni-keui, 71 Rassova ; (apud C. Allard, Souvenirs
d'Orient: la Bu/gane Orientale, Paris, 1864, p. 9).

Dans le o Cahier des dons pieux » (1859) il y avaient les localités suivantes : 5 Catalour,
7 Tulce, 9 Nicoliteilu, 11 AIadenchiu ou Meduncu, 14 Bederbance, 15 Cerna, 17 Vciecireni,
18 Gherbän, 19 Jäjila, 20 Aleicinu, 21 Greet, 22 Turcoaia, 33 Babada, 38 Cmii,, 40 Nedbantu,
41 Zdbalu ou Zibil, 43 Ortacluoi, 44 Satul Nou, 46 Inisala, et aussi les localités Apcadun (Alba),
Taifa (village disparu), Hangtrea (Hamcearca), Zucovava (Ciucurova), Zafirna (Floresti)
tolls dans le dép. de Tulcea actuel ; (apud N. Iorga, Sale si oameni din Dobrogea romò neascei
la 1859, dans o Neamul romAnesc #, 14 februarie 1919 ; idem dans a Analele Dobrogei a, III,
1, 1922, p. 29-33 ; idem, La population de la Dobroudja vers la mottle du XIX slide d'apres
un manuscrit recemment decouvert, dans La Dobrogea Roumaine, Bucarest, 1919, p. 166-174
idem, O condica de pomeni dobrogeanei in 1859, dans o Revista istorica a, XI, 7-9, 1925,
p. 204-216).

Sur la carte de G. Lejean (1861) les Roumains habitaient les suivantes localités : 1 Par-
kisch, 5 Katalui, 6 Frikatze, 7 Toulteha, 8 Isaktcha, 11 Mezdan-keui, 12 Rakel, 14 Balabantcha,
16 Lunkovitza, 17 Vakareni, 18 Garvan, 19 Tchitchila, 20 Matchin, 21 Gretcht, 22 Tourkaia,
23 Hirsova, 24 Oroumbeykeui, 25 Topalo, 26 Gropa-Tchoban, 27 Girlitch, 28 Dojan, 29 Ostrov,
:30 R. Petschnega, 31 Hadjigheul, 32 Zabandja, 34 Pacha-kisla, 39 Tresteruk, 40 Nalbant,
41 Ztbel, 42 Stenu, 43 Tchiniru, 45 Sarigheul, 46 lent-Kale, 48 Beylik, 49 Gollina, 51 Kischla,
52 Galitza, 56 Vlaso, 57 Alaman, 64 Budjak, 66 Ostrov, 68 K. Seymen, 69 B. Seyrnen, 70
Kokuleni, 71 Rassova Il mentionne, habitées aussi par les Roumains, les localités : M. Taitza,
ten i- Keui (Mihail Kogälniceanu), Soulina (Sulina), Suya iol (probablement RevArsarea), Douna-
vetz (DunavAlu) tous dans le dép. de lulcea actuel ; Girlztza (Girlila) et Lipnitza (Lipnita)
dms le dép. de Constanta actuel ; (apud G. Lejean, Carie ethnographique de la Turquie d'Europe
et des Mils vassaux autonomes, Gothe, 1861).

K. Peters (1864) indique les Roumains habitant dans les localités : 1 Parkisch, 2 Samova,
3 Kischla, 4 Kalika, 5 Katalui, 8 Isaktscha, 9 Nikulize1,12 Rakelu, 15 Tscherna,16 Lungaviza,
17 Vakareni, 18 Garbina, 19 Schischila (2ii'lle), 20 Matschin, 21 Gretschi (Soganluck ), 22
Turkoje, 23 Hirschowa, 25 Topcilo, 26 Groppa Tschobanului, 27 Gerlitsche, 28 Doren', 30 Pet-
schenjaga, 31 Adschigjol, 32 Sabandscht, 40 Nalbant, 44 Satanov (Neudorf ou Ienikim ), 45
Sarigjol (Gelber See ), 56 Olahhoi (Walachendorf), 70 Kokerlenji, 71 Rassowa. Il mentionne,
habitées aussi par les Roumains, les localités suivantes : Taiza (village disparu), Monschkloster
Kokosch, Kloster Tschilik, Satu-nou (Traian ; le village avant la guerre de 1854-1856 était
situé 1 mille allemmd vers le nord du village actuel), Kojun-punar (Fintina Oilor), Igliza
(Ighta), Igrurnal (Mi.gurele), Tschemschiler (Semsiler), Araklar (FägArasu Nou), Zufirka (Flo-
resti), Kamber (Mihai Bravu), Karaibel (Colina), Mahrnudié (Mahmudia), Saranus (Sarinasuf),
Tschukarowa (Ciucurova) tous dans le dép. de Tulcea actuel ; Mahmudkioi (Izvoru Mare),
Adamklissi (Adamclisi), Jùspunlar (Cucuruz, village unifié avec Urluia) tous dans le dép.
de Constanta actuel ; (apud K. F. Peters, Grundlinien zur Geographie und Geologic der Dobrudscha,
1867, passim ; A. P. Arbore, O incercare de reconstituire..., p. 281-283 cite d'après Peters les
localités où, A la suite de la guerre de Crimée (1854-1856), des étrangers vinrent s'installcr

ceité des Roumains).
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or, comme on le salt, les Roumains sont ceux qui ont fondé et sub-
ventionné ces monastères 14.

Ces localités, habitées par les Roumains et pour lesquelles I. Io-
nescu a ramassé des informations détaillées des archives locales, étaient
situées au nord, à l'ouest, au sud-ouest de la région. Selon la descrip-
tion de I. Ionescu il y await en Dobroudja une grande zone ethno-géo-
graphique de concentration roumaine, parallèle au Danub3, s'étendant
depuis les bords du lac Razim jusqu'à Silistra. Déjà à l'époque des luttes
contre Pinstauration de la domination ottomane du XVe siècle dans le
territoire transdanubiano-pontique, les Roumains qui étaient depuis
des temps reculés les habitants de la contrée s'étaient retirés dans cette
zone ethno-géographique de Dobroudja, le long du fleuve, dans les forks
qui se trouvent au nord et dans les endroits protégés par les hauteurs
frustes des monts du Mein, continuant à peupler la région. Là ils étaient

l'écart des incessantes campagnes militaires entreprises par les Otto-
mans contre la Moldavie, la Russie et la Pologne, loin de la voie centrale
militaire qui allait du sud au nord. Cette zone roumaine était séparée du
reste de la péninsule Balkanique par les localités situées dans le sud et le
centre de la Dobroudja où se trouvait aussi une population musulmane
turco-tartare ; cette population était venue en ces lieux à la suite des armées
conquérantes ottomanes et elle s'y était install& au début de la domina-
tion ottomane, pour servir la politique stratégique de PÉtat ottoman,
la frontière septentrionale. D'ailleurs, la répartition des éléments ethniques
roumains et musulmans est la même, vu la carte ethnographique de
I. Ionescu, jusqu'au milieu du XIX' siècle.

Pendant la guerre russo-turque de 1828-1829, les villes et villages
de la Dobroudja eurent à pâtir du développement des opérations mili-
taires dans leurs territoires. I. Ionescu mentionne les villages qui avaient eu

souffrir des suites de la guerre. Compte tenu de leurs noms et de leur empla-
cement dans la zone du fleuve, il s'agit à coup stir de quelques villages
ha,bités par les Roumains, à savoir Bestepe vala que, Dounavetz, Pris-
lava, Kroutcha, 31-angina ou .21_1-dnYtna, Meloditza, Sgritza, Rosseschti,
Fontana (Fintina ) Yedeli, Satou noou, Stanchele ou Sandie, Zaval, Vis-
ten i (dans l'actuel dép. de Tulcea) ; BotoFeni, Pusan, Peri, PodiFaru,

Peschtere, Berdari, Fental, Hassanesti (dans l'actuel dép. de Constanta),
etc. (E 75 et sur la carte ; C 59, 118, 124). Les renseignements fournis
par les documents du fonds des tapus concernant le régime agraire de la
Dobroudja, du XIX' siècle nous montrent que leurs habitants s'étaient
retirés dans les localités du voisinage : par exemple, a, la population rou-
maine de la ville de Tulcea s'est ajoutée une partie de la population des
villages roumains Bestepe vala que (Mahmudia) et Prislava (Nufäru).
Mais la grande majorité des habitants sont revenus à leurs foyers des deux
villages, une fois le péril passé ; d'autres localités, qui ont été situées
proximité du champ de bataille, ont connu une situation analogue, telles
sont Dounavetz (Dunavätu), Sgritza (Iglita), Satou noou (Traian), Karai-
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bel (Colina) dans le dép. de Tulcea ; Peschtere (PeOera), Svirnes (Ivri-
nez), Kalikeui (Capidava), Tortoman (Tortoman), Doulguer (Dulgheru),
Tchirin; (*iriu), Stragea (proba,blement l'actuel Galbiori, en turc Saraca)
dans le dep. de Constanta, etc. Done toutes ces localités indiquées
par I. Ionescu ont été refaites quelques années plus tard sur l'emplace-
ment très proche de leurs anciens foyers. Mais la plupart des villages rou-
mains awaient gardé leur population, surtout daps la zone danubienne qui
leur offrait des abris naturels de grande séeurité. D'après les données de
I. Ionescu, le nombre de maisons roumaines variait dans les villages de
35 A, 200, tandis que clans les villes il montait à quelques centaines. On peut
a,pprécier un accroissement de la population de la Dobroudja durant la
période de paix qui suivit le traité d'Andrinople jusqu'en 1850. Ce sont
les observations auxquelles on parvient si l'on compare les renseignements
sur la situation démographiquP après 1829 avec la statistique et la carte de
I. Ionescu.

Les toponymes ont une importance particulière comme document his-
torique qua,nd il s'agit de combler les lacunes des sources écrites. Naturel-
lement, l'usage de la toponymie en tant qu'argument à l'appui de certaines
theses concernant les ethnies est assez difficile, exigeant une formation
linguistique appropriée, en plus de la formation historique et du sens cri-
tique absolument indispensable. Il s'est averé que l'Rtat ottoman a change
officiellement les noms des localités dans les regions conquises des le
début de l'organisation administrative : ainsi quelques noms des localités
de la période préottomane ont été traduite dans la langue turque-osmane ;
d'autres toponymes ont été remplacés tout simplement par des dénomina-
tions turques. Néanmoins, on constate dans le premier registre (defter )
de l'administration ottomane (XVI' XVII' siècles) et dans les documents-
tapu du XIX' siècle (environ 1858-1878)15, que certaines localités
portent des noms qui n'ont aucun sens dans la langue turque-osmane
ce qui prouve que la population autochtone roumaine habitant la rég,ion
avant et après la conquéte ottomane a conserve sa propre toponymie ;
telles sont 1 Partik ou Parke?, 2 Somova, 4 Kalika, 5 Kataloy, 6 Pre-
katve, 9 .11Ionastir, 10 Tel ( )iva, 12 Rakel, 13 Pisika, 15 Qirneyi-giberan,
ou (yenta, 16 Lukovis, on Lunkavi(t)va, 17 Vakaren, 18 Garvan, 19 Cicila,
20 Navin, 23 Htrsova (Varo $ mahale ), 27 Girliv, 28 Daya-giberan ou
Daya, 29 Ostrov, 30 Giberan-Peveneyi on Pevenik, 36 Satu Nou, 42 Sterna
ou Isterne, 47 Mirldn, 49 Holtuna ou Oltuna, 52 Galiva, 53 Ulah, 70 Ko-
kirlan,, 71 Rasovata ; Koko,s, etc. (en tc.). Ainsi qu'il résulte de la confron-

Celebkegm defteri, 981 H/1573, BavekAlet Ar5ivi, Istanbul, Mahge defteri, no. 1604
1,43HecTHH Ha Hap cquan Myael/ BapHa 0, VIII, 1972 (art. de B. Cvetkova pour le XVI° siècle)

et VII, 1971 (art. de R. Stolkov pour le XVII0 siècle) ; Fonds Tapus no. 486, Archives de
l'État Bucarest (A. Ghiatä, L'évolution de la proprielé fonciere en Dobroudja dans la seconde
moilie du Xl Xe stecle, communication au IIIe Congrès International des études du sud-est
européen, Bucarest, 4-10, IX, 1974). Nous avons transcrit l'alphabet osman dans les caractères
latins employés par la langue turque moderne (par conséquent, on lira le c = die, dji ; ç = tche,
tchi ; = ch, i = i,g muet, k = c) ; l'abréviation lc. pour la langue turque. Le terme de
giberan des registres ottomans indiquait que le village respectif &tall habité par une population
nonmusulmane, chretienne ; Efla'k était le nom donné par les Ottomans à la Valachie ; Utah
était le nom donné aux Roumains par les sources orientales.
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tation des données fournies par I. Ionescu avec celles dues au fonds des
tapus, certaines localités usaient de deux noms, l'un donné par les habitants
de l'endroit, l'autre employé par l'administration ottomane, par exemple,
21 Greci ou (te.) Soganlak, 65 Alma ou (te.) Elmals, 66 Ostrov ou (te.)
Ada, 67 Cerv,avoda ou (te.) Bogaz-kesev,-giberav, ou Bo#az-köy, 68 et 69
Seimeni ou (-be.) Sekban, Satu nou ou (te.) Yeni-kdy (Traia,n), Suliv,a ou
(te.) Siiv,e, Sfintu Gheorghe ou (te.) Hizir Iliyas, Guizdar ou (-be.) Dizdar
(Ghindaresti), etc. Ajoutons encore quelques toponymes trouvés dans les
documents turcs des diverses époques empruntés de la population auto-
chtone : Dunave9 (Dunavatu), Eski Kili (Chilia Veche), Finita (Victoria),
Pqta (Posta), Si4anka (Nifon, autrefois Tiganca), Proslarisa ou Prislava
(Nufaru), Rova (Rosu), Efleck (en 1850 Bestepe vala que, après Mahmudiye)
dans le dép. de Tulcea ; Köstence (Constanta), Valeta, (Vilcelele) dans le
dép. de Constanta ; même le toponyme Portisa (Portita, la bouche du lac
Razim), qui était marqué sur la carte du Hadji Kalfa, (XVII siècle).
Et la série des exemples peut continuer.

Ces toponymes sont d'origines diverses les uns représentant des
« fossiles linguistiques » dans la langue roumaine mais tous ont été assi-
milés ou adoptés par la population roumaine autochtone à diverses époques.
Les toponymes sans suffixes et sans désinences sont les plus anciens.
Les localités, portant dans les documents turcs-osmans des noms non
turcs ou indiquant sans ombre d'un doute une population roumaine
(Efleik, Ulah) ou chrétienne (giberan) se trouvaient situées, dans leur
majeure partie, dans la zone danubienne, là où I. Ionescu avait procédé
a des recherches très poussées en 1850, les archives dépouillées lui ayant
assuré de riches informations sur les Roumains de cette zone. D'ailleurs,
l'étude de nombreux documents du fonds tapus et d'autres sources (voir
la note 13) nous a appris que les localités portant des toponymes non turcs
étaient habitées par une population roumaine. Mais les mêmes sources
prouvent que les Roumains habitaient au milieu du XIX' siècle aussi bien
d'autres villes et villages qui portaient soit un nom turc (3 Kisla, 11 Mey-
dan-köy, 14 Balaban 9a, 24 Urum-bey, 25 Topal, 31 Act-gis;', 33 Baba-da g,
34 Pa?a-kola, 37 Hasanlar, 38 Orta-köy, 45 Sart-gdl, 48 Beylik, 54 Göl-
pinar, 58 Kuzgun, 59 Karanlik, 60 Para-/coy, 62 Kalaici, etc. en te.),
soit des noms provenant du fonds toponymique local, localités pour les-
quelles I. Ionescu n'a guère laissé de données plus détaillées, ce qui nous
permet de compléter ses informations.

Pendant son voyage en Dobroudja, Ion Ionescu a 60 impressionné
par l'abondance de preuves matérielles archéologiques se rattachant
la présence millénaire des Roumains dans cette région ; « il n'y a pas un
pays au monde qui contienne sur une petite étendue, plus de monuments
artistiques que la Dobroudja ; de place en place, très rapprochées
les unes des autres, sur les coteaux et les collines on voit les ruines des
forteresses romaines, au bord de la mer comme sur les rives du Danube ;
en méme temps, A, l'intérieur de la contrée, on voit d'un horizon à l'aubre,
outre des ruines de forteresses, de si nombreuses éminences naturelles et
artificielles que, si nous devions les considérer comme des sépuleres de
soldats ce que beaucoup d'entre elles sont , nous pourrions dire que
les Romnains de Dobroudja marchent partout sur les ruines de la grandeur
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16 Dans le village de Niculitel (dép. de Tulcea) il y a l'église St. Athanase, qui a été
bAtie sur la fondation d'une autre église datée des X16XIle siécles, découverte en 1954
(apud SCIV, 1955, 3-4, p. 735-743).

17 C. BrAtescu, Dobrogea la 1444, p. 103-104; G. VAlsan, Ronidnii locuiau delta Dundrii
In sec. XV, p. 145-148; C. BrAtescu, Populalia Dobrogei, loc. cit., ; A. GhiatA, Condifiile
instaurcirii..., p. 94-96; idem, La domination roumaine en Dobroudja (fin du XlVe Jusqu'el
la fin du XVe slides), communication au Colloque International sur le theme a Les Roumains
et la mer i, Mangalia, 22-28 IX.1975 ; idem, Romemii in Dobrogea (secolele XVXIX),
conference A l'Université Populaire de Bucarest, 29 VI, 1976.
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de leurs aleux » (R 14). I. Ionescu parle de l'église roumaine du village
de Niculitel, batie sur les fondations d'un ancien temple romain, où « les
Roumains seront visités par l'esprit des Romains qui éleverent leur sainte
de demeure, dans les temps anciens, sur le sol de la Dobroudja et dans le
cceur des Roumains qui y habitent, et qui ne cessent de venir y habiter »
(C 104-105) 16.

On constate qu'au long des siècles, aux Roumains autochtones de la
Dobroudja sont sans cesse venus s'ajouter des Roumains provenant des
autres provinces roumaines, situées A, gauche du fleuve, phénomène qui
se poursuit au XIX siècle. Les motifs determinant ce passage du Danube
ont été multiples et varies, à différents moments historiques et ont surtout
découlé de la condition sociale du paysan roumain. Ils passaient en Do-
broudja afin d'échapper aux rigueurs du fisc, parce gulls recevaient des
terres en possession et en méme temps ils étaient exemptés d'impôts pour
quelques années. Ces avantages étaient de courte durée, l'exploitation ne
tardant pas A, se montrer là aussi, de la part des féodaux ottomans, qui
retenaient ces nouveaux rayas par la force de la loi. I. Ionescu rencontre
partout dans les villages de la Dobroudja « les Roumains qui se sont enfuis
de la Bessarabie, de la Moldavie, de la Valachie, de la Bucovine, du Banat,
de la Transylvanie, ainsi que ceux qui habitent depuis les temps anciens la
Dobroudja... » (C 108, 71; R 15). Grace à ces groupements de la popu-
lation roumaine, chaque village de la Dobroudja présente l'aspect « d'une
Dacie en miniature » faisant preuve « d'une union en miniature de tous les
Roumains appartenant aux autres provinces » (R 15; C 7, 122). Voici un
exemple des raisons qui ont motive le passage du fleuve : « le Rouma,in
des Principautés vient rejoindre la communauté de ceux d'ici de la Dobrou-
dja, animé d'une haine implacable contre les receveurs d'impôts, contre
les ciocois, contre le Règlement Organique » (C 123), qui avait augmente
le nombre des journées de travail (corvée).

Selon les indications de Ion Ionescu, les Roumains habitaient les
villages, les villes et les bourgs de la Dobroudja. Dans certaines
localités habitaientseulement des Roumains ; ailleurs, à ceux-ci s'ajoutèrent
d'autres populations, qui avaient émigré dans l'Empire ottoman a diverses
époques Turcs, Tartares, Bulgares, Cosaques, Lipovans ou Starovertzes,
Allemands, Grecs, Juifs, Arméniens, Gitans. Les Roumains et les Turcs

sont les plus nombreux, les plus anciens habitants de la Dobroudja »
(E 82). Les Roumains constituaient la population autochtone présente
en Dobroudja quand les Ottomans ont conquis le territoire 17, et ils ont
ontinue à peupler la contrée ; les Turcs, venus lors de la conquête (fin du
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18 0, L. Barkan, Les déportations comme mélhode de peuplement et de colonisation dans
l'empire ottoman, dans o Revue de la Faculté des Sciences Economiques de l'Université d'istan-
bul s, XI, 1946-50, p. 524-569; XIII, p. 56-79; XV, p. 209-329; idem, Essai sur les
données statistigues des registres de recensement dans ['empire ottoman aux XV e et XV le siècles,
dans Journal of Eco. and Soc. History of the Orient », I, 1957; M. T. Gokbilgin, Rumelede
Y urukler, Tatarlar ve Fd Lilian, Istanbul, 1957.

18U. Miletici, Cmapomo 6zazapcizo uace.aeuite ea Cagepouamouna Emaapua, Coi/IR,
1902, p. 167-168 : dans la Dobroudja roumaine la population bulgare fait partie des nouveaux
venus de la fin du siècle précédent <XVIIIe> jusqu'A la dernière guerre russo-turque ; croire
que dans la Dobroudja il y a, exception faite pour les villes, une vieille population bulgare,
ce serait nous tromper nous-méme s.
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XV` et commencement du XVI' siècles)19, se sont install& surtout sur le lit-
toral de la mer Noire (E 82).

Parmi les éléments musulmans mentionnés par I. Ionescu, il y avait
aussi les Tartares,originaires dans leur majeure partie de Crimée, d'où
ils étaient partis après 1783, pour descendre dans l'Empire ottoman,
s'étant fixés les uns en Bessarabie, les autres au centre de la Dobroudja
au milieu des autochtones. I. Ionescu ajoute que « en 44 ans les Tartares
ont quitté la Dobroudja et y sont revenus par trois fois » (E 82). « Les
Bulgares rencontrés par I. Ionescu sont venus dans la Dobroudja
depuis une vingtaine d'années, abandonnant des terres ingrates pour celles
bien plus fertiles gulls ont trouvées dans ce pays » (E 82). L'information
est confirm& par les événements historiques : pendant la guerre de
1828-1829, les Bulgares qui avaient aidé les armées du Tzar, craignant les
représailles ottomanes, suivirent les troupes russes, de Bulgarie en Valachie
et, passant par la Dobroudja, en Bessarabie. Mais, en 1830, la Porte an-
nonce une amnistie, par conséquent, les émigrants bulgares repassèrent
en Bulgarie ; sur le total de ceux qui rentraient de Bessarabie, un certain
nombre se sont arrétés en Dobroudja, en se fixant dans quelques villages
des environs du complexe Razim-Sinoe 19 « Les Cosaqu.es et les Lipo-
vans sont venus de la Russie, d'où ils continuent d'arriver journellement »;
les Allemands sont les derniers émigrants arrivés en Dobroudja ; les Grecs,
les Arméniens et les Juifs pouvaient être trouvés dans les villes (E 82).
C'est là ce qu'écrivait I. Ionescu au sujet de ces émigrants arrivés dans
l'Empire ottoman A, la suite des guerres russo-turques, à partir de la se-
conde moitié du XVIII' siècle et pendant la première moitié du XIX'
siècle.

L'étude-rapport de l'agronome roum.ain a été rédigée avec le con-
cour s des autorités locales et pour le gouvernement ottoman, qui possé-
daient les statistiques officielles, ce qu.i garantit l'exactitude des données
sur la population habitant et travaillant dans la contrée de la Dobroudja.
Mais, pour accomplir sa tâche, c'est lui qui dut centraliser les données
obtenues des archives des kazas et des villages et qui fit les recherches
nécessaires afin d'établir les chiffres par nationalités, puisque dans les
registres officiels ottomans la population n'était partagée qu'en deux cat&
gories musulmane ou non musulmane d'après le critère religieux
et non d'après le critère ethnique.

I. Ionescu, dans son étude-rapport adressée au gouvernement
ottoman, donne deux tableaux statistiqu.es. Un premier tableau centrali-

www.dacoromanica.ro



144 ANCA GHTATA 14

sateur porte sur le nombre des families de différentes nationalités (E 75,
81) distribuées dans les kazas de Tulcea, Isaccea (Setae), Mein, Hirwva,
Babadag (Baba), Constanta (Kiustenge), Mangalia (aujourd'hui dép. de
Constanta et de Tulcea) et dans les kazas de Bazargic et Balcic. Le deu-
xième tableau spécial reflète les détails de la situation des paysans rou-
mains peuplant les villages de la Dobroudja, par sexes et groupes d'Age,
avec leurs biens et leur distribution dans les kazas de Tulcea, Isaccea,
Mein, Hirwva Babadag, Constanta et Silistra (Up. de Constanta et de
Tulcea) (E 87). Pour connaitre exactement la situation numérique de la
population de la Dobroudja en 1850, il aurait fallu étre également au cou-
rant du nombre des habitants du delta (dép. de Tulcea). Mais, comme l'Em-
pire ottoman a été obligé de céder le delta A la Russie par le traité d'An-
drinople de 1829 (art. 3), I. Ionescu n'a eu aucune donnée sur ce territoire.

En étudiant les données statistiques de I. Ionescu, nous avons re-
tenu seulement les chiffres se rapportant aux kazas compris aujourd'hui
clans les départements de Constanta et de Tulcea. Le premier tableau
présente : 3656 familles roumaines, 2268 turques, 2225 tartares, 1194
bulgares, 1092 cosaques, 747 lipovanes, 250 grecques, 172 gitanes (égiptien-
nes), 119

juives'
76 arméniennes et 59 allemandes, ce qui donne un total

de 11.858 familles réparties sur 215 localités des kazas de Tulcea, Isaccea,
MAcin, Hir§ova, Babadag, Constanta, Mangalia

'
en comptant, d'après

l'estimation de I. Ionescu, 4 Ames par maison (.0 113), on obtient le
chiffre de 47.432 qui représente la population de la plus grande partie
de la Dobroudja, (dép. de Constanta et de Tulcea). La remarque s'impose
parce qu'à cette statistique manquent les données concernant le sud-ouest
de la Dobroudja (dép. de Constanta actuel) englobé dans le kaza de
Silistra et également celles du delta (dép. de Tulcea)20.

la suite des réalités constatées sur place et sur la foi des données
statistiques officielles , I. lonescu tirait la conclusion : « J'ai vu la Dobrou-
dja. Le résultat ethnographique de cette province est le suivant : comme
nombre, on pourrait aisément en rajouter substantiellement à celui des
Roumains, parce que, sans cesse en butte aux exigences des ayans, ils
ont eu et ont encore intérét à ce que leur nombre réel ne soit pas connu.
Malgré cela, c'est la population roumaine qui est la plus nombreuse dans la

29 Lj. Miletici, op. ell., p. 169-170 (apud 4 llapurpaAcHn /31,CTIMIK% 0, 1850 I'm 6p. 9)
donne le chiffre total de la population de la Dobroudja, par nationalités, des kazas de Tuicea,
Isaccea, Mäcin, Hirsova, Babadag, Constanta, Mangaba (aujourd'hui en Roumanie) et des kazas
de Bazargic et Balcic (aujourd'hui en Bulgarie).

Il faut mentionner que les Bulgares et les Turcs étaient nombreux cans les kazas de
Bazargic et de Balcic, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter leur chiffre pour l'ensemble
de la Dobroudja par rapport à celui des Roumains. Si l'on excepte les données relatives g ces
deux kazas, on constate que mème suivant la statistique de Lj. Miletici, les Roumains en Do-
broudja (dép. de Constanta et de Tulcea) étaient supérieurs en nombre à chacune des autres
populations. Alors que le nombre des familles roumaines est de 2980, celui des families tartares
est de 2225, des families bulgares de 2117 (or la statistique de Miletici ne donne que leurs chiffres
par kazas); le chiffre des familles turques est lui aussi moms élevé que ceiui des families rou-
maines si nous tenons compte que dans les kazas de Bazargic et de Balcic d'après la statis-
tique de I. Ionescu il y avaient 2532 familles turques. D'autre part, il manque de la stalls-
tique de Niiletici le nombre des Roumains du kaza de Silistra et du delta.
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Dobroudja. Ce résultat statistique et ethnographique ouvre de nouvelles
perspectives A nos pensees et est d'une grande importance pour leur
avenir, aux yeux du gouvernement <turc> » (0 108).

Et, en effet, il fournit à l'appui de son affirmation les precisions sta-
tistiques obtenues grAce au concours des organes administratifs des vil-
lages. C'est ainsi qu'il a rédigé le deuxième tableau de son etude-rapport
avec la statistique seulement des paysans roumains (raya) habitant avec
leurs familles dans les kazas de Tulcea, Isaccea, Mein, Hirsova, Babadag,
Constanta, Silistra. Il a établi des tableaux statistiques comprenant le
nombre de familles des habitants roumains (raya) et leurs biens pour
71 localités investiguées. Ces tableaux se trouvent dans la correspondance
adressée A Ion Ghica pendant son voyage (0 70-71, 100-101, 111-112,
120-121, 130 ) ; mais il compléta sa documentation après avoir expédié
ses lettres, de sorte que la statistique centralisée dans le deuxième tableau
de son etude-rapport est plus exacte et plus ample. Il constate que le nombre
des paysans roumains stables (raya) en Dobroudja, dans les kazas de
Tulcea, Isaccea, Mein, Hirsova, Babadag, Constanta, Silistra (dep.
de Constanta et de Tulcea actuels) se chiffre A 28.031 Ames, dont 4603
hommes chefs de famille , 4728 femmes, 6789 gawons, 8367 fines, 1800
jeunes gens, 1744 jeunes filles. Le nombre des familles est indiqué dans
la statistique par le nombre des hommes, qui étaient les chefs de familles
imposables. Notons que le nombre de 4603 familles étaient supérieur aux
3656 familles roumaines figurant au premier tableau ; la difference est due
A ce que dans le deuxiéme tableau sont egalement englobés les vieillards,
les jeunes mariés, les veufs et d'autres omis intentionnellement par les
autorités ottomanes chiffres encore arrondis avec la situation des
localités du kaza de Silistra 21 Wine d'après l'observation de I. lonescu,
pour expliquer la difference il faut ajouter que les féodaux ottomans
locaux ( ayans ), qui étaient en méme temps les autorités administratives,
cherchant A se soustraire aux impôts dus au pouvoir central, diminuaient
abusivement le nombre de contribuables.

Avec ces remarques, les données statistiques niontre le bien-fondé
de l'affirmation de I. Ionescu, suivant lequel les Roumains (raya) qui était
la population stable constituaient la majorité en Dobroudja par rapport A
chacune des nationalités avec lesquelles ils cohabitaient dans la province.

Les temoignages des étrangers, qui ont étudiés la situation écono-
mique et démographique de l'Empire ottoman, confirment les réalités
constatées par I. Ionescu, concernant le nombre et les différents aspects
de la vie de la population roumaine stable qui habitait les villages et les
villes de la Dobroudja : M. Czajkowski a donne le chiffre de 25-30.000
Roumains (1842) ; G. Lejean a trouvé en Dobroudja (1861) une population
de 33.000 Roumains, le total qu.'on retrouve chez Peters (1864)22; ce
chiffre désigne la stabilité du nombre de la population roumaine qui
habitait la region avant et même aprés la guerre de la Crimée.

21 Le kaza de Silistra comprenait un territoire qui dépassait à l'ouest et au sud la fion-
tière de la R. S. de Roumanie; mais Ionescu ne s'est occupé que des villages situés dans la
zone nord-est de ce kaza (villages qui font aujourd'hui partie du dép. de ConstanIa).

22 Voir notes 24 et 29.

'10 C. 7021
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En 1839, Parthénius, le moine russe en route vers le Mont Athos,
parvenant à 1115,cin, ville habitée par les Roumains, est conseillé « de suivre
la route qui longe le Danube jusqu'A, Roustschouk, route qui ne traverse
que des régions peuplées de Roumains. A partir de Roustschouk, vous
trouverez des Bulgares »; en traversant les villages de la Dobroudja, Par-
thénius remarque les habitants « qui parlaient la langue valaque », on
apprend au voyageur que « par ici, tous les 10, tout au plus 12 ans ii y
a la guerre.A. peine avons-nous recommencé à élever nos bétes et A, cultiver
nos potagers, que la guerre est de nouveau 1A. Et alors, ceux qui le peu-
vent se réfugient en Valachie, quant aux autres, sur lesquels les Turcs par-
viennent à mettre la main, ils les emmènent clans leur pays ... Quand la
guerre est finie ceux d'entre nous qui sommes encore en vie, nous rega-
gnons nos anciens foyers, rebAtissons une chaumière sur les décombres et
reprenons nos occupations »23.

Le Polonais Mihail Czajkowski, qui a visité la Dobroudja (Niz
ou « le bas pays » situé au nord de la ligne de Constanta-Cernavoda), dans
son rapport de 1842 note pour les kazas de Tulcea, Isaccea, MA,' cin,
soya, Babadag et Constanta : « Les Moldo-Valaques : ils habitent le pays
rapproché du Danube. Leurs villages sont assez considérables et le nombre
des habitants peut-être porté de 25 A, 30 mille individus. Ils sont rayas et
s'occupent uniquement de l'agriculture » ; et dans un autre passage Czaj-
kowski ajoute que « les Musulmans habitent les bourgades et les villages
peu éloignés de la côte de la mer et encore 1A, ils ne sont pas seuls, ils
habitent avec .. . les Moldo-Valaques » 24.

Un autre agent polonais, Korsak, qui se trouvait A, Tulcea quelques
années plus tard, envoya deux rapports A, Istanbul avec des « Détails
sur la Dobroudja », le 1" septembre 1848 et le 6 octobre 1849; dans ces
rapports il décrivait la situation des Cosaques zaporogues, parvenus dans la
Dobroudja dans la première moitié du XIX' siècle, énumérant les villages
où ils s'étaient installés à côté des Roumains et des Turcs ; il appelait
les Roumains des villages de la Dobroudja des « Moldaviens »25.

Le médecin frangais Camille Allard, attaché auprès de la mission qui
accompagnait les troupes au cours de la guerre de Crimée et qui était
chargée d'étudier les possibilités de création d'une voie de communi-
cation entre Cernavoda et Constanta (dans la situation où les bouches du
Danube se trouvaient sous contrôle russe), nous a laissé de très intéressantes
notes pour l'année 18655, concernant les Roumains de la Dobroudja :
« Valaques : Je ne dirai que quelques mots du peuple le plus intéressant
de cette région ... Les Roumains ou Valaques habitent presque exclusi-
vement toute la rive droite du Danube . . . On y trouve aussi des Roumains
de la Transylvanie, appelés Mokany, qui viennent hiberner avec leur trou-
peaux dans les plaines de la Dobroutcha »26. Il a connu les habitants des
villages du kaza de Constanta, des environs de la vallée Carasu et il a habité

Rassova, l'un des cinq villages valaques étudiés par Allard. Il écrivait

23 Din ceildlorille ieromonahului rus Partenie prin Moldova in jumcitatea inflict a veac. XIX,
trad. du russe par Arhim. V. Puiu, Válenii de Munte, 1910, p. 39-42.

24 Gh. Platon, Informalii noi. . ., p. 210-211.
25 P. P. Panaitescu, O sfatisfiat a Dobrogei , p. 82-85.
26 C. Allard, Mission médicale dans la Tatarie-Dobroutcha, par le dr. Paris, 1857,

p. 64.
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A, ce sujet : « Durant la belle saison, les Valaques s'occupent surtout d'a-
griculture. Ils ont beaucoup de bestiaux, qu'ils laissent en liberté dans
leurs villages. Tous les dimanches soirs et tous les jours de fête les jeunes
filles et les jeunes gens se réunissent en cercle <hora > autour de deux ou
trois musiciens tzigans ... Les paysans valaques ont conservé la pureté
du type italien, leurs femmes ont une figure donee et agréable ... » et
C. _Allard continue en décrivant de fa qon détaillée le costume, les maisons,
les coutumes de la population valaque de cette région 27 laquelle, A son
avis, formait la grande majorité des habitants de la Dobroudja (le sandjac
Tulcea).

Un « Cahier des dons pieux » du 16 aoilt 1859 contient des donna-
tions faites par les habitants de différents villages de la Dobroudja pour
bâtir une église a Alibechioiu (Izvoarele, dép. de Tulcea). Les noms des
villages de ce petit cahier, trouvé dans l'église d'Azaeldu (23 August, dép.
de Tulcea) par N. Iorga, figurent également sur la carte de I. lonescu, avec
une population roumaine ; par ailleurs, de l'avis de N. Iorga, parmi les
noms des donateurs, la plupart sont roumains. Dans certains de ces villages
l'administration était entre les mains de l'exarque (icsariu ) et entre celles
du pirgar 28, nom qui désignait en Moldavie médiévale les magistrats
des villes.

En qualité de vice-consul de la France, Guillaume Lejean a parcouru
la Turquie européenne A, deux reprises (1857-1858 et 1867-1869). Son
ouvrage ainsi que la carte qui Paccompagne, se rapportant A Pethno-
graphie de la Turquie, contiennent des données précieuses concernant les
Roumains qui habitent « toute la rive méridionale du Danube, depuis
Dounavetz (DunavAtu) jusqu'aux portes de Silistra » ; sur la carte, les
Roumains (Illoldaves ) sont indiqués comme peuplant en masse une vaste
zone du nord de la Dobroudja, et toute la rive droite du Danube jusqu'à
Silistra, ainsi qu'une partie du centre de la région 28.

Le géologue allemand K. Peters, qui a fait des recherches dans la
Dobroudja en 1864, dans le domaine de sa spécialité, indiquait dans son
livre les villages qui étaient peuplés de Roumains ; il surprend les chan-
gements ethniques survenus après la guerre de Crimée (1854-1856),
lorsque de nouveaux émigrants vinrent du nord pour s'installer dans les
villages de la Dobroudja, oil se trouvaient les Roumains aborigènes
(ansiissige) r.°.

La distribution des Roumains, telle qu'elle apparait sur la carte de
Lejean, est la même que celle de la carte ethnographique (1867) du géo-
graphe russe M. F. Mirkovitch, ainsi que de la Mare carte Ethnographische
Uebersicht des Europdischen Orients, de 1876, par H. Kiepert.

Cet ensemble d'informations, découlant d'une confrontation directe
des auteurs avec les réalités de la Dobroudja, est en tout point conforme
aux observations de I. Ionescu de la Brad. En même temps, ces rensei-
gnements contemporains viennent compléter la documentation présentée
par l'agronome roumain. Compte tenu des données de M. Czajkdwski,

27 Idem, Souvenirs d'Orient: la Dobroutcha, par le dr. "w, Paris, 1859, p. 51.
28 N. Iorga, La population de la Dobroudja..., p. 170.
29 G. Lejean, Ethnographie de la Turquie..., p. 9, 19.
39 K. Peters, Grundlinien..., p. 51 ; A. P. Arbore, op. cit., p. 282.
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Korsak et K. Peters (voir note 13), les Roumains habitaient non seulement
les localités mentionnées par Ionescu, mais aussi d'autres, situées, du
côté du littoral et à l'intérieur de la région.

En ce qui concerne les Roumains représentant la population stable
(raya), I. Ionescu précisait qu'ils tiraient leurs moyens d'existence
d'une agriculture pratiquée avec des outils grossiers, de l'élevage
du bétail nécessaire non seulement à la nourriture, mais également
aux travaux des champs, et de l'élevage des pores, favorisé par la
proxlinité des marais, de la viticulture et de l'élevage des abeilles
profitant de la présence des forks de tilleuls. Dans le tableau
synoptique concernant la situation matérielle des paysans roumains
habitant en Dobroudja établi d'après la statistique officielle par I. Io-
nescu se trouve le total généial suivant pour les kazas de Tulcea, Isaccea,
Mein, Hirsova, Babadag, Constanta, Silistra : 35.815 boeufs et vaches,
722 bufles, 10.075 chevaux, 66.050 bêtes à laine, 7.400 cochons, 8.720
ruches (E 87). Il ressort que les Roumains étaient liés à la terre, se livrant

leuis occupations millénaires l'agriculture et l'élevage : « Dans la
Dobroudja c'est le Roumain qui -h. availle, tant comme agriculteur que
comme berger » (C 112). Quant A, la condition du Roumain dans les
villages de la Dobroudja, il note que celui-ci était raya ; « le Roumain
était valet, et parce que le Padischah est le maitre il voit un maitre
en chaque Turc » (C 116) et il constate que le paysan roumain était
exploité par les ayas (les féodaux ottomans). Mais on constate aussi
l'existence d'une différenciation sociale de la population roumaine, ayant
la condition de raya, qui avait les mémes obligations que tous les sujets
stables de l'Empire ottoman. Les rayas roumains étaient obligés de pa,yer

annuel (harag ou ciziye donne par la population non musulmane),
les dimes beylik) et le nombre des jours de travail (hismet ). Les
rayas ont été imposés de payer annuellement un tribut (harag ) : ceux
privés de moyens, 15 lei, ceux de moyenne aisance, 30 lei, les riches, 50
60 lei ; or, les paysans roumains pouvaient être considérés pour la plupart
dans la seconde catégorie. Outre le harag, les agriculteurs roumains payaient

et pour les revenus obtenus des pacages, ils payaient le beylik ;
l'ösiir et le beylik pouvaient étre affermés ou vendus aux divers entre-
preneurs. Les Roumains par exemple du kaza de Babadag étaient
obligés A, six jours de travail par an : trois pendant les semailles et trois
pendant la moisson (C 59, 89, 106, 112-114). Mais I. Ionescu ne retient
de la multitude d'obligations qu'a,vaient les rayas envers l'E"tat ottoman
que celles qu'il jugeait ètre les plus importantes. En ce qui concerne
valeur totale des animaux selon les prix du pays I. Ionescu donne pour
les mémes 4.603 familles des paysans roumains une fortune de 292.280
ducats ou 16.075.400 piastres (E 87), c'est-à-dire des biens (bêtes, miel
et huile) en valeur de 15.410.000 lei (R 14). I. Ionescu appréciait que les
Roumains-rayas avaient une situation prospère, compte tenu de la valeur
de leur fortune et des impôts payés ; le statisticien roumain considérait
que, malgré les dévastations des cinquante dernières années, les Roumains
de la Dobroudja ont une bonne situation matérielle : « le Roumain de
Dobroudja connatt une certaine prospérité » (R 14-15). Il convient
de remarquer que les paysans roumains riches étaient élus parmi les
notabilités dans les localités roumaines comme maires (ciorbagi) (C 62 );
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cette constatation est confirm& méme par la presence de ces pirgari
qui figuraient dans le « Cahier des dons pieux » de 1859. On remarque
que les Roumains s'étaient affirmés de la sorte dans l'administration poli-
tique locale depuis le commencement de la domination ottomane.

Il doit retenir la réalité, évidente dans toutes les sources historiques,
concernant la difference entre la condition sociale et politique des Rouniains
,stables de la Dobroudja (raya) dont nous nous sommes °coupes et celle
des Roumains qui y étaient venus à différents moments saisonniers.
Dans ce sens, la remarque de I. Ionescu s'impose : « Il nous faut souligner
ici la difference très importante qui existe entre la population roumaine
indigene et celle qui ne vient la que pour pacager ses troupeaux, depuis les
troites yanks des monts de la Tramsylva,nie » (R 15). En tenant compte

de cette difference entre la population roumaine stable (raya), qui totali-
sait 28.031 Ames, et les bergers roumains les Illokans qui venaient dans
la Dobroudja et dont il évalue le nombre à 6.000 par an (E 121;
C 52), la population rournaine da,ns cette region atteint en 1850 le chiffre
(le 34.031. ames. A ce total peut étre ajouté le groupe nombreux des ouvriers
saisonniers qui, de la rive gauche du Danube passaient dans la Dobroudja
pour les travaux agricoles, éi ant engages comme moissonneurs ou comme
valets. Les moissonneurs venus des autres pays roumains durant la saison

ainsi que le montrent les documents 31 étaient employes surtout
pour les travaux de la zone maritime, au sud et au centre de la region.
Dans la zone agricole danubienne, les travaux étaient executes par les
Roumains stables (raya), qui de même avaient l'obligation de fournir
un travail dans différents endroits on la main d'ceuvre était insuf-
fisante. C. Allard (1855) note qu'au moment des travaux pour la route
Cernavoda-Constanta on avait engage des « ouvriers terrassiers qui arri-
vaient de Valachie » qui étaient vetus « avec les draperies antiques du
Yalaque à la physionomie intéressante » 32 Les Illokans avaient leurs
bergeries (stin 'd, tir14, kîla, yayla) répandues sur tout le territoire de la
Dobroudja jusqu'a la mer, on ils mettaient A, profit les paturages et le
sel si nécessaires pour les animaux. Bon nombre de ces bergeries se sont
transformées en villages, à la suite de l'établissement à demeure, avec
le temps, des Roumains transylvains en Dobroudja 33.

L'économiste et patriote roumain I. Ionescu relève tant le rôle des
Mokaws dans l'économie de l' tat ottoman, que leur influence sur les
Roumains de Dobroudja, dont ils contribuèrent à entretenir les senti-
ments nationaux ; c'est pourquoi, il leur accorde une attention toute
particulière. Il nous a laissé de nombreuss references sur les Illokans,

31 M. Guboglu, Catalogul docamentelor lurcegi, Bucuresti, I, 1960 et II, 1965, passim
T. Mateescu, Tarant din Moldova si Tara Romemeasca la mullet agricole in Dobrogea (sec. XVIII

prima jumeitate sec. X/X), dans o Anuarul Institutului de istorie i arheologie A. D. Xenopol »,
IX, 1972, p. 240-247.

32 C. Allard, op. cit., p. 16.
33 D. Sandru, Alocanii in Dobrogea, Bucuresti, 1946, p 110 112. Voir aussi : A. Culea,

Romdnii ardeleni in Dobrogea, dans « Tribuna », 20 et 21 janvier 1912 ; G. Valsan, Mocanii
in Dobrogea la 1845, dans « Graiul românesc », II, 3, 1928, p. 41-46 ; A. P. Arbore, La culture
roumaine..., loc. cit. ; L. Mateescu, liri noi despre prezenla mocanilor in Dobrogea in timpul
stet' !Aram otomane, dans « Revista Arhivelor s, XLVIII, 3, 1971, p. 391-410 ; C Constantinescu-
Mircesti, Peisloritul transhumant si implica firle lui in Transilvania si Tara Romemeascd in secolele
XVIIIXIX, Bucuresti, 1976, p. 119 126.
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présents dans la Dobroudja, aussi bien dans son étude-rapport dans un
chapitre A part (E 116-124), que dans le contenu de sa coirespondance_
Les Mokans « sont les pasteurs valaques qui viennent de la Transylvanie
et qui font produire les terres incultes de la Dobroudja » (E 116). Et
il précise sont « des habitants des villages de la Transylvanie
Setchelile (Sdicele), Silichtea (Sdlistea ), Valea, Teletchea ( Teldsca ),
Galichtea (Galisu), Richinaru (Retsinarii ), Poenaru, Redeni (Rddevi
et autres » ; « ce sont des Setchelenis, des Silichtenis, des Poenaris qui vivent
dans la Dobroudja depuis très longtemps » (E 116: C 65). De nombreux
Mokans riches ont « des pares A moutons (kisla qu'ils maintiennent
pendant 15-20 ans dans la Dobroudja » (C 65). À la différence des
rayas roumains qui sont des habitants permanents, les Mokans sont soumis
A un autre statut juridique. Le pAtre-Mokan, arrivant avec son troupeau
dans la Dobroudja, doit payer des redevances aux autorités autrichiennes
comme à celles ottomanes : « les droits de patente au consul autrichien
(A peu près 1 piastre par mouton), les droits de parcourir le pays au mudir
(chef d'un kaza), à peu près 1 piastre par mouton ; le fermage de la terra
dont il a besoin pour nourrir son troupeau, soit au mudir, soit au soubacha,
soit au village, ordinairement à tous les trois ; soit enfin A Pentrepreneur
du fermage des terres inoccupées ) ; le beylik ou la dime de seg
moutons » (E 119). Il y avait plusieurs eatégories de Mokans : les riches
qui avaient leurs propres pares A moutons, ceux qui formaient une asso-
ciation sous la direction d'un chef, qui les représentait, et les individuels
possédant de 100 A 500 moutons, qui avaient des relations directes avee
les ayans ou avec les villageois, pour le fermage des terres de pacage ou
suhaturi (C 126 ) ; «les Mokans qui s'engagent comme bergers, chez les
habitants de la Dobroudja, entrent dans la catégorie de tout ouvrier
étranger qui vient travailler en Turquie » (E 120). Ceux-ci travaillaient,
considérant les salaires assez importants, chez les habitants indigènes,
« ehez les Turcs, les Tartares et les Valaques ; il en est qui finissent par
s'établir dans le pays en se mariant avec les filles des Valaques » (E 121).
Toutes les catégories de Mokans « qui viennent seulement pour faire
hiberner leurs troupeaux et ceux qui séjournent dans la Dobroudja pendant
la belle saison, conservent leur caractère de sujets autrichiens » (E 122) ;
le statut juridique des Mokans était dii au fait qu'à cette époque la Tran-
sylvanie était sous la domination des Habsbourgs. I. Ionescu parle de
6000 Mokans venant annuellement dans la Dobroudja, et il évalue leur
fortune A plus de 1.000.000 de moutons (E 121). La présence des Mokans
dans la Dobroudja était importante pour l'Rtat ottoman parce que «
province, qui possède de grandes étendues de terre et manque plutôt de
bras, est destinée à faire de l'agriculture pastorale d'ici longtemps encore,
par conséquent les pAtres transylvains méritent de tous les points de vue
la protection de l'Etat <ottoman>, lequel, étant intéressé au premier chef,
doit régler dans les plus brefs délais ses rapports avec les Mokans » (C 114,
125). C'est ce qui fit que, quelques années plus tard, en 1855, les nécessités
de l'heure imposèrent A la Turquie et A l'Autriche de conclure une conven-
tion concernant les droits des Mokans qui venaient dans les pAturages
de la Dobroudja. I. Ionescu s'est tout spécialement préoccupé de la,
situation des Mokans dans la Dobroudja, car ceux-ci exeivient une in-
fluence positive sur leurs frères de la rive droite du Danube : « Tous les

www.dacoromanica.ro



21 LES R0U1VPAINS EN DOBROUDJA AU MILIEU DU XIXe sitcLE 151

Mokans sont de bons nationalistes et par leur entremise la cause nationale
peut progresser partout où ils vont » (C 64).

Nous possédons des notes particulièrement suggestives de I. Ionescu
concernant la vie culturelle et spirituelle des Roumains de la Dobroudja,
et l'influence qu'ils exerçaient sur les autres populations avec lesquelles
ils vivaient. En passant par les localités de la Dobroudja il constatait
que « tous parlent le roumain : Bulgares, Grecs, Arméniens, Cosaques,
Lipovans (C 75, 122); ou encore « les Roumains roumanisent
toutes les autres peuplades avec lesquels ils vivent ensemble. Tous les
autres parlent la langue du Roumain. Avec les Turcs et les Tartares, moi-
méme affirmait I. Ionescu me suis entendu en parlant roumain ; à
l'église et méme là où il y a des Bulgares, s'est encore en roumain que
les popes disent la messe » ; ce phénomène surpris au village a commencé
nférne à gagner le bourg aussi (R 15; C 86). Que la lancrue roumaine
fut la langue couramment parlée dans la province s'explique justement
par la présence continue de la population roumaine et par son grand
nombre, ainsi que par son rôle important dans l'économie de la région.
Le voyageur français Lejean remarquait à son tour le fait que dans la
péninsule Balkanique « ce n'est que par suite de relations fréquentes
commerciales ou autres que les Turcs du Nord-Est parlent le bulgare,
ceux du Sud-Est le grec et ceux de la Dobroudja le roumain » 34.

Dans certains villages, I. Ionescu a trouvé des écoles où les maitres
.avaient été appelés de la Valaehie par les villageois, et que ceux-ci en-
tretenaient à leurs frais (C 62; R 15). Il appréciaiit comme une nécessité
le besoin de créer dans chaque village roumain une école et il constatait
la pénurie de manuels didactiques, malgré le désir manifeste des habitants
Toumains de la Dobroudja de s'instruire. Comme nous le verrons ci-après,
1. Ionescu vient avec quelques suggestions à l'appui de ce désir, sans
toutefois étre à méme de les traduire en fait. Ces desiderata resteront
les mémes pendant quelques années encore, jusqu'à ce que la Dobroudja
sera de nouveau réunie à la Roumanie. Vers 1870, le maltre d'école Nicolae
(Nifon) BAlAsescu, venu en Dobroudja, notait : « j'ai trouvé beaucoup
de villes et de villages pleins de Roumains dans le sandjac de Tulcea,
il y avait environ 150 villages roumains, comme il le précise par la suite
et de très bons Roumains, beaucoup d'entre eux depuis les temps reculés,
leurs afeux déjà étant mentionnés là » ; il ajoute qu'il a créé plus de 20
&oles roumaines, pour lesquelles les livres lui faisant défaut il s'est rendu
personnellement à Bucureti pour solliciter l'aide du ministre de l'ensei-
gnement, Cristian Tell, de l'argent et des manuels pour les écoles roumaines
de la Dobroudja, les Roumains ne pouvant guère compter sur l'appui
du gouvernement ottoman qui n'arrivait à résoudre ni la question des
coles de langue turque 35. Le mérne besoin mena à l'élaboration d'un

abécédaire roumain-turc, imprimé en 1874 par Constantin Petrescu, l'insti-
tuteur de l'école roumaine de Silistra ; il a dédié ce livre « à mes frères

34 G. Lejean, Essai sur l'ethnographie de la Turquie d'Europe, dans o Société d'ethno-
graphie. Mérnoires de la Section orientale et arnéricaine, Revue orientale et arnéricaine i, II,
18, t. V, Paris, 1896, p. 35.

33 T. G. Bulat, Un calettor ardeleart la romcinii din dreapta Duncirii, dans i Revista geo-
grafica romana 4, V, 3, 1942, p. 121.
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roumains de la droite du Danube » 36 Le désir était semblable à celui
animait les Roumains de Transylvanie, qui construisaient des écoles
et publiaient des manuels.

I. Ionescu apprend également de ses entretiens avec les Roumains
de la Dobroudja leur désir d'avoir une église dans chaque village. D'ail-
leurs, il a trouvé des églises roumaines dans les villages de Seimeni, Cochir-
leni, Rasova, Mirleanu, Beilicul, Oltina, AlmalAu, Ostrovu, etc., qui dépen-
daient de l'évéque ) de Silistra ( R 15; C 62, 70, 130) ; à Niculitel,
le temple qui datait de Traja,n avait été transformé en église ; le temple-
de Diane qui se trouvait à Amcearca (Hamcearca, dép. de Tulcea) avait
été déterré par les moines roumains ; au monastère Cocoul, érigé aves
l'aide des Mokans, à côté des ruines d'une église plus ancienne, et an
monastère Taita et Cilik il y avait des moines venus la de toutes les pro-
vinces roumaines ; ces édifices du culte trouvés au nord de la région
dépendaient de l'évéque de Tulcea (R 13; C 101-104). En effet,
partir de 1828, lorsque l'église métropolitaine de Proilay avait cess&
d'exister, en même temps que Braila était réintégrée à la Valachie, le
nord de la Dobroudja est organisé de manière à constituer un évêché
part dont le siège est à Tulcea, lequel évéché, tout comme l'église métro-
politaine de Silistra, dépendait du patriarche de Constantinople. Quelques
années plus tard, certaines notices des contemporains montrent nette-
ment que les Roumains militaient en vue d'obtenir une organisation
religieuse leur appartenant en propre. Le même instituteur et moine,
Nicolae 135,1kescu, parle de la fondation d'un « évêché en Dobroudja »,
comme d'une « chose souhaitée par tous les Roumains de la région » 37-
Ce projet de donner une église autonome aux Roumains de Dobroudja,
avait obtenu le 17 octobre 1874 l'accord du patriarche de Constantinople
et du Synode, le siège de cet évéché roumain étant fixé à MAcin 38. On
répondait de la sorte au désir manifeste des Roumains de la Dobroudja.
signalé par I. Ionescu dès 1850, d'avoir un évéque (vleidica ) roumain
(C ///), en établissant un organisme politique et ecclésiastique national
des Roumains de la Dobroudja ( R 15). Par la réunion de la Dobroudja,
avec la Roumanie, la direction religieuse de la province fusionna ayes
l'évéché du Bas-Danube, qui existe de nos jours encore. Ceci réalisait une
idée préconisée par Mihail Eminescu dans son article Romeinii din-a-dreapta.
Dancirii (Les Roumains de la droite du Danube) publié en 1876 et qui
traitait de la liberté religieuse et de l'enseignement pour les Roumains
de Dobroudja ; le grand poète roumain, sensible aux besoins de ses com-
patriotes qui subissaient une domination étrangere, précisait : « La forme
la plus convenable nous semble devoir être la reconstitution de l'ex-
métropolie de Prollav, qui prenne soin de l'Eglise et des écoles rou-
maines » de la province, compte tenu aussi de la tradition historique,
puisque « cette métropolie fut destinée par le passé aussi aux Roumains
de la droite du Danube » 39.

36 Arhiva Dobrogei », II, 1, 1919-1920, p. 72-75.
37 Nifon BäTäsescii, Romemii din Dobrogeo : scolile romemesti si Episcopia romônú dia

Dobrogea, dans <4 Biserica si scoala », I, 1877, P. 384.
38 I b idem.
39 Art, publié dans Curierul de Iasi s, ler décembre 1876, apud M. Eminescu, Opera

politic& publiée par I. Cretu, Bucuresti, I, (1870-1879), p. 94-96 ; M. Eminescu, Opere, publiés
par I. Cretu, Bucuresti, II, p. 121-123.
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Dans la premnre moitié du XIX' siècle, l'esprit combatif national
commence A, s'affirmer, comme une consequence du développement éco-
nomique et social, chez les populations de PÊtat ottoman multinational.
I. Ionescu constate l'existence d'une conscience nationale chez les Rou-
mains de la Dobroudja, en se manifestant pour la liberte et l'unité natio-
nale. Si jusque 1A, les Roumains de la Dobroudja avaient eu dans la region

une preponderance politique silencieuse », à present « de jour en jour
le Roumain se réveille un peu plus. De sorte que depuis 2-3 ans on lui

enleve ses armes » (C 121, 122). Done, les autorités ottomanes a,vaient
constaté chez les Roumains de Dobroudja les mêmes intentions et aspi-
rations qui avaient merle dans les Principautés roumaines et en Transyl-
vanie aux événements révolutionnaires de 1848. Les Roumains ont pris
courage voulant « être connus à leur tour comme étant les plus nombreux
dans la Dobroudja » (C 106). En faisant halte dans les villages de Bogaz-
chioi, Sdimenii Mari, Sitimenii Miei, Cocirleni, Rasovata, I. Ionescu
apprécie que « le sentiment de la nationalité est chez ces gens-là, dans
ces 5 villages roumains, très tendu, et ceci bien plus que dans les villages
des Principautés. Leur contact avec les nationa-lités qui les entourent a
eveillé en eux ce sentiment et c'est avec grande chaleur qu'ils écoutent
tout ce qui se rattache au peuple roumain » (C 70). Dans le village de
Tureoae il causa avec un Roumain qui exprimait « son désir de voir des
ecoles dans tous les villages roumains d'en-deça du Danube » et « de voir
tous les Roumains réunis » (C 98). 11 a trouvé sur la rive droite du Danube
des rnaitres d'école prepares « pour la liberté et la nationalité, attentifs

tous les mouvements de Vala,chie » (C 76). «L'ambition qu'ont les
Roumains des bords turcs du Danube de soutenir leur nationalité, n'a
pas de bornes, leur désir de s'instruire ne se retrouve chez aucun Roumain
de leur classe, des autres provinces roumaines (C 121).

I. Ionescu a constaté que les Roumains de Dobroudja, essayant
d'affirmer leur sentiment national sur le plan politique, se nourrissaient
de l'espoir d'avoir un représentant à Ista,nbul, un ministre ou kaimakan,
qui devait défendre leurs droits devant les maitres ottomans, et les Rou-
mains-Mokans qui se trouvaient dans la Dobroudja aimeraient la même
chose, dans leur désir d'endiguer les abus dont ils étaient victimes A, cause
des consuls autrichiens et des autorités ottomanes (C 53). I. Ionescu
saisi dès le début de son voyage qu'à cause des injustices dont souffraient
les Roumains de la Dobroudja, les autorités et les dirigeants ottomans
manifestaient partout « une grande peur que ne soit découverte la situation
des Roumains, qu'ils soient sujets autrichiens <Mokans> ou rayas
(C 13). En constatant cet état de choses, il en informait Ion Ghica,
sollicitant son appui pour que, avec les autres révolutionnaires, il trouve
les movens de soutenir les intérêts des Roumains de Dobroudja. Il l'invi-
tait à venir à Cernavoda, afin de se convaincre des besoins des Roumains
et lui démontrait Putilité d'accepter d'être leur représentant auprès de
la Porte, le nommant le bey des Roumains de la Dobroudja, : « Soyez done
la tête lui écrivait I. Ionescu car moi je me fads fort d'être votre
main et vos jambes pour tout réaliser » (C 53, 62, 77). Il suggérait
I. Ghica d'obtenir de Constantinople, le droit de prendre en fermage,
les terres des villages abandonnés, qui constituaient de bons paturages,
problème qui intéressait les Roumains-Mokans de Dobroudja, de sorte
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que « soyez sill- qu'ils vous nommeront le maitre de toute la Daco-Rou-
manie » et A l'aide de ces 6.000 Mokans « on conquerra la Daco-Roumanie »
(C 176-177). D'ailleurs, en tenant compte des rapports politiques elite
la Turquie et la Russie après 1812 et 1829, Ion Ionescu était d'avis que,
le gouvernement ottoman soutiendra, « les Roumains de Dobroudja après
avoir perdu ceux de Bessarabie et voyant en danger eeux des Principautés,
dans leur désir d'avoir une organisation propre » (C 110); ainsi done,
l'intérêt qu'avaient les Roumains de se constituer en une communauté
reconnue par la Porte était en harmonie avec l'intérét des cercles gouver-
nementaux ottomans « dams leur lutte contre les propagandes étrangère&
qui s'efforçaient de pénétrer clans la Dobroudja » (C 111).

Voila « ce que j'ai découvert sur les Roumains de la Dobroudja I.
(1? 13), concluait Ion Ionescu de la Brad.

*
Dans l'étude-rapport adressé aux autorités ottomanes, I. Ionesuu

a indiqué les méthodes de développement économique du pays, la culture
du sol et l'élevage devant prendre plus d'envergure, par suite d'une agri-
culture intensive et modernisée ; il a soutenu la nécessité d'améliorer les
routes de l'intérieur du pays et d'assurer un nouvel essor au port Constanta, ;
il soulignait le rôle important que devait jouer, dans le progrès économique
de la Dobroudja, le la,boureur roumain (raya), habitant avec femmes et
enfants les villages, mais aussi les Roumains-Mokans, soutenant leurs
droits contre les abus locaux de toute espèce.

Pour appliquer ces mesures, I. Ionescu avait décidé de se fixer dans
la Dobroudja et avait fait des démarehes auprès des autorités locales
ottomanes pour qu'on lui accorde une terre (viftlik), Oir il avait l'intention
d'organiser une ferme-modèle et, en méme temps, de créer un Institut
agricole de la Dobroudja, ouvert A, tous les habitants, destiné A former
des ca,dres qui puissent instruire les paysans en vue du développement
de l'agriculture du pays (C 76, 81-82). De plus, en partant du fait
que le Roumain de la Dobroudja manquait d'établissements culture's,
il proposait que des jeunes gens des Principautés et des révolutionnaii es
roumains qui entreprenaient de longues pérégrinations dans d'autres
pays viennent dans la Dobroudja pour y créer des écoles d'économie
et un institut économique où l'on puisse instruire les maitres d'école et
les maires (C 71). Il désirait ainsi former dans cette région « un centre
de lumière pour les Roumains afin d'assurer leur fortune, leur nationalité
et leur bonheur » (C 84). I. Ionescu voulait que soit introduite dans
e,et institut agricole l'instruction avec des armes, pour les Tartans (qui
avaient déjà une organisation militaire), et en leur dormant des leçons,
«011 en donnerait aussi aux Roumains ei ils s'adonneraient eux aussi
aux armes. Autrement, nous ne pourrons pas les préparer aux armes ni
ne pourrons faire du peuple roumain des bords du Danube un peuple
d'armes selon l'intention que j'ai de réaliser chez eux l'antique caractère
et le dicton ancien « de la béche A la flèche, de la flèche A la béche »;
ear le Roumain doit étre A, la fois laboureur et soldat et alterner. ... la,
béche et la flèche (Parme) ; en temps de paix qu'il travaille pour échapper
A la pauvreté et pour s'enrichir et qu'il se munisse d'armes, s'habitue A,
s'en servir, pour sauver ses frères de l'oppression et défendre ses richesses
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contre les ennemis » (C 82). C'est par cette significative exhortation qu'il
encourageait les Roumains de Dobroudja, d'après ses propres affirmations.

Ses intentions trouvèrent d'ailleurs un écho chez Nicolae BAlcescu.
Celui-ci, se trouvant A Paris, était tenu au courant par Ion Ghica du voyage
et des observations de I. Ionescu concernant les Roumains de la Dobroudja.
Il avait encouragé ce voyage et faisait savoir A Ion Ghica « Les lettres
de Ionescu m'ont grandement intéressé. LA-bas s'ouvre pour nous un champ
très divers et très riche où nous pouvons beaucoup semer et beaucoup
moissonner. Il faut nous en occuper de près Ionescu devrait faire
nn mémoire très détaillé sur toutes choses et me le faire connaitre, pour
que nous puissions nous en servir »40. Balcescu voulait se documenter sur
l'agriculture proprement-dite, sur les problèmes d'organisation et de
politique de la Dobroudja. Bien plus, BAlcescu avait décidé de s'installer
1A-bas : « Dites à Ionescu de m'obtenir un ciftlic car j'ai l'intention au
plus tard au printemps de m'établir dans la Dobroudja ; il se pourrait
que mon frère Costache s'y rende plus tôt * 41. BAlcescu a essayé d'apporter
une aide concrete A Ion Ionescu pour son projet de développement de
l'agriculture et de création d'une ferme-modèle : il avait donné le mémoire
de Ion Ionescu, concernant l'exploitation de la Dobroudja, au ministère
du Commerce de la France pour qu'il y soit étudié et il avait fait des
démarches pour obtenir de ce méme ministère, ainsi que de l'Institut
agricole de Versailles les statuts, les réglements et les formulaires des
fermes-écoles 42. Mais ni les intentions de Nicolae Balcescu de se fixer
au milieu des paysans de la Dobroudja, ni les projets de Ion Ionescu de
la Brad n'ont pu étre réalisés, car le premier en a été empèché par une
mort prématurée (1852), et le second n'a pas obtenu l'autorisation des
autorités ottomanes. Cependant les ouvrages de I. Ionescu continuent
d'être une source précieuse d'informations pour les problèmes concernant
les Roumains de la Dobroudja, problèmes qui commencent A entrer dans
la sphere des préoccupations générales des contemporains ; dans les me-
moires de César Bolliac, datés de 1854, adressés à Napoléon III, nous
irouvons une annexe contenant la statistique des pays habités par les
Roumains et se trouvant à l'époque sous domination étrangère, la Transyl-
vanie, le Banat, la Bucovine, la Bessarabie et la Dobroudja et la precision
que les frontières orientales de la Roumanie partent de la mer Noire
où elle s'étend jusqu'A Constanta 3.

Avant d'achever, quelques conclusions sur l'intérét des témoignages
eités s'imposent

Les informations recueillies par Ion Ionescu de la Brad constituent
une source d'une valeur toute particulière, car elles décrivent certaines

4° I. Ghica, Amintiri din pribegie dupet 1848, II, 1940, p. 264-265 ; A. Vasiliu, Ion
lonescu de la Brad, Bucuresti, 1967, p. 63.

41 I. Ghica, op. cit., p. 265.
42 Ibidem.
43 C. Bolliac, Climx de lettres et mémoirs sur la queshon roumaine (1852-1856), Paris,

1856, p. 12; p. 51 en Dobroudja 11 y avait 40.000 Roumains ; P. P. Panaitescu dans a Revista
istorica' o, V, 3, 1919, p. 59.
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réalités de la Dobroudja avec lesquelles fait qui nous semble étre digne
d'être souligné il est venu en contact direct. Chargé par le gouvernernent
ottoman d'élaborer un ouvrage informatif concernant les possibilités
de développement économique du territoire de la Dobroudja, I. Ionesca
a eu le concours des organes administratifs locaux, en obtenant de la
sorte Faeces aux données officielles, ce qui constitue une garantie du bien-
fondé de ses renseignements.

Grâce à sa formation intellectuelle et A, sa connaissanee parfaite
des situations contemporaines en utilisant les données inédites recueillies
sur place, I. Ionescu a réussi à faire figurer dans Phistoriographie roumaine
la première étude complète et approfondie sur certaines situations éco-
nomiques, sociales, politiques, ethno-démographiques, culturelles de la,
Dobroudja et particulièrement sur la situation de la société rournaine
de la région. D'ailleurs, les écrits de Ion Ionescu de la Brad renferment
des données qui se vérifient également par d'autres sources de Vépoque.

Il résulte que, au milieu du XIX' siècle de même d'ailleurs
qu'aux siècles précédents la population romnaine de la Dobroudja,
(les dép. de Constanta et de Tulcea actuels) constituait l'élément
autochtone.

L'étude-rapport de I. Ionescu d'après les données officielles rnontre
que les Roumains formaient la population la plus nombreuse de la région,
représentant la majorité par rapport A, chacune des autres populations.

C'est surtout dans la première moitié du XIX' siècle qu'auprès
des Roumains de Dobroudja sont venues d'autres nationalités avec les-
quelles ils vivaient en bonne entente, travaillant de concert en vue de pro-
duire les richesse matérielles qui leur étaient nécessaires pour exister et
pour satisfaire aux exigences de la classe dirigeante de l' tat ottoman.

Les Roumains formaient la population stable de cette province,
ainsi que le prouve la statistique concernant les membres de families
et l'inventaire agrieole, les occupations et les impôts.

Les Roumains habitaient tant les villages que les bourgades de
la Dobroudja. Les localités ayant une concentration de population rou-
maine se trouvaient dans une zone ethno-géographique compacte, qui
longeait le fleuve entre les bouches du Danube et Silistra. La toponymie
de cette zone atteste une persistance des villages roumains depuis le
commencement de la domination ottomane jusq_u'au XIX siècle. Le
phénomène de concentration de la population rournaine, ainsi que de
ses localités reflète une nécessité politique de défense, une condition de
sécurité de sa vie et de ses biens. Or, la zone danubienne et du nord de
la Dobroudja assurait les conditions propices A, la continuité et un abri
sfir, protégée par les États roumains d'au-delà, du Danube. Le titre des
princes roumains (aux XIV' et XVe siècles) désignait le territoire
la Dobroudja par la formule « Podunavia » ou Podunavia kind la Marea
cea ntare » (Podunavia jusqu'à la Mare maims) ; la formule était un souvenir
de l'ancien terme byzantin « Paradounavon » ou « Paristrion »44. Le Danube
devenait ainsi l'élément essentiel de la domina,tion dans la province danu-
biano-pontique, car, a,insi que le prouve l'histoiie olitique, la domination
effective de la Dobroudja ne peut &tie exersée que par celui qui a le

4 4 A. Ghiatá, 64--66, 77-78.
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contrôle du fleuve. Compte tenu de la perspective historique, il faut
retenir le fait que justernent dans la zone danubienne, de l'ouest et du
nord de la Dobroudja, se trouvait concentrée une population roumaine,
qui a constitué une permanente constante des réalités démographiques
de l'espace danubiano-pontique.

Aux Roumains autochtones de Dobroudja depuis toujours et méme
au XIX' siècle s'ajoutaient en permanence les Roumains qui passaient
le Danube pour échapper aux rigueurs des impôts. Mais l'avantage
obtenu par l'évasion fiseale était de courte durée puisqu'en Dobroudja,,
en devenant raya de l'Empire ottoman, les nouveaux arrivés étaient
soumis à d'autres impôts. Ces Roumains s'établissaient dans la Dobroudja,
car iei la main d'ceuvre manquait, ce qui leur facihtait les possibilités
d'obtenir des terres gulls trava,illaient pour nourrir les families qui les
accompagnaient ou bien eelles qu'ils fondaient ici.

A_ la différence de la population roumaine qui était stable (raya)
en Dobroudja nous trouvons aussi disseminés partout dans la région-
les pâtres roumains de Transylvanie (les Mokans), qui emmenaient leurs
troupeaux A, des moments déterminés de l'année, et des ouvriers saison-
niers de la Moldavie et de la Valachie, qui s'adonnaient aux travaux
agricoles. Une partie finissaient par s'y établir, en épousant des filles
roumaines de la Dobroudja.

Les Roumains qui constituaient la grande majorité de la population
tenaient un rôle très important dans l'économie de la Dobroudja, les
rayas autant que les Mokans. Tous les renseig,nements de I. Ionescu,
concernant la condition sociale des rayas et des Mokans, sont d'une
grande valeur pour connaitre Phistoire économique de la région.

Le paysan roumain de la Dobroudja a conservé sa langue et la con-
science d'appartenir au mérne peuple que ses frères se trouvant A, gauche
du Danube. Par le nom de Moldo-Valaques donné aux Roumlins de
Dobroudja, ceux qui nous ont légués ces renseignements dans la première
moitié du XIXe siècle font preuve de la conception qu'ils avaient de
l'unité de sang et de langue du peuple roumain, qui habitait la totalité
de l'espace carpato-danubiano-pontique.

L'idée de l'unité et de la liberté nationale était présente chez les
Roumains de la Dobroudja au milieu du XIV siècle au méme titre que
chez les Roumains des provinces d'au-deU du Danube. Les aspirations
des Roumains de la Dobroudja devinrent un fait accompli A, la suite
de la guerre pour l'indépendance, quand la Doim oudja a été réunie A, la
Roumanie (1878), moment historique qui s'insent à côté des événements
de 1859 et 1918 réalisant l'unité nationale des Roumains.
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Discussions

NOUVELLES RECH ERCHES SUR LA VIE ET L'CEUVRE DE CHRISTO BOTEV

Un grand anniversaire dans l'histoire du peuple et de la culture bulgares a été célébré
au cours de l'année 1976 le Centenaire de la mort de Christ° Botev. Tout le monde connait
la place importante qu'a occupée la Rournanie dans la vie de Christo Botev c'est en Rou-
manie que se déroulerent tous les moments essentiels de son activité révolutionnaire, c'est
ici qu'il publia ses journaux, écrivit ses poèmes les plus beaux, c'est d'ici qu'il partit A la tète
de son détachement insurrectionnel mourir pour la liberté de sa Patrie. La terre roumaine lui
avait donne l'hospitalité, de mème qu'elle l'avait donnie A toute notre emigration revolution-
naire, ce dont nous sommes profondément reconnaissants au peuple roumain.

Nous estimons qu'il serait intéressant pour nos collegues roumains d'apprendre ce qui
a été publié sur Botev durant les années 1975 et 1976.

Christo Botev est une figure historique si captivante que les recherches sur son ceuvre
ne cesseront jamais en Bulgarie, toutefois les commemorations donnent une impulsion conside-
rable aux recherches. Des faits nouveaux très intéressants concernant l'activité révolutionnaire
de Chr. Botev ont éte découverts ces dernières années. Sous ce rapport, il convient de relever
particulièrement l'ouvrage du savant soviétique Konstantin Pogloubko Essais sur l'histoire
des liens révoluttonnaires bulgaro-russes (Kisinev, 1972). Nous devons souligner aussi le mérite
du savant roumain, le Dr N. Ciachir, qui a établi la date de naissance de Botev. Il n'y a
pas longtemps, le prof. Dr C. Velichi a publié d'intéressants souvenirs sur le séjour de Botev
A Alexandria. Des savants bulgares ont consacré toute une série de recherches A la prose de
Chr. Botev (St. Tarmska), A sa poésie (P. Zarev), A ses conceptions socio-philosophiques
(M. Bacvarov, K. Gorov), A l'etablissement de son heritage littéraire (M. Arnaoudov, Tsv,
Undzieva), au rOle de la ville de Braila dans l'histoire de la Renaissance bulgare (N. Gecev),
etc. Nous ne nous sommes pas pose comme tâche de passer en revue ce qui a été écrit sur
Botev chez nous et A l'étranger durant ces dernières années, mais bien de vous faire connaltre
ce qui a paru et est en voie de parution A l'occasion du Centenaire de la mort de Christo Botev.

En premier lieu, 11 conviendrait de mentionner un ouvrage remarquable qui nous semble,
A l'heure actuelle, l'expression la plus haute du respect témoigné par notre peuple A regard
de l'ceuvre immortelle de Christo Batey. 11 s'agit de l'ouvrage d'Ivan Undziev et de Tsveta
Undzieva : Christo Bote'', sa vie, son ceuvre, editions Naouka i Izkoustvo, 1975, 824 p., 53 illus-
trations.

La parution d'un tel ouvrage monographique, englobant tous les moments de la vie
politique et révolutionnaire et de l'ceuvre littéraire de Botev, reflétant l'état actuel de nos
connaissances sur Botev, tenant surtout compte des matériaux et documents les plus récents
découverts et publies durant ces dernières décennies, envisageant de manière nouvelle l'époque,
le révolutionnaire et le poète, était attendu depuis longtemps. Un ouvrage de cette envergure
manquait A la littérature scientifique bulgare. L'ouvrage de M. Dimitrov : Christo Botev. Idées,
personnalité et ceuvre, réédité, est cependant dépassé et ne pouvait jouer un r6le semblable.
Les livres des chercheurs soviétiques N. S. Deriavin, K. N. Deriavin et L. Vorobjov au sujet
de Batey étaient limités dans leurs objectifs.

Ivan Undziev et Tsveta Undzieva remplirent avec competence et maitrise la tAche leur
incombant et écrivirent une vaste et complete monographie de Botev. Leur ouvrage comporte
dix chapitres et une conclusion. La monographie est construite sur un examen parallèle de la
vie, de l'activité publique, de l'idéologie, de l'ceuvre de publiciste et poétique de Botev. Nous
devrions souligner avant tout que les auteurs ont amplement exposé toils les moments essentiels
de la vie du poète. Ils ont utilise tous les materiaux et sources accessibles, porté une apprecia-
tion critique sur toute la littérature concernant Botev, tenu compte de tous les matériaux récem-
ment découverts emanant de savants bulgares et étrangers. De nombreux problèrnes complexes
et non résolus entourent la biographie de Botev. Les auteurs ont écarté les affirmations erronées,
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les méprises el les légendes, afin de parvenir A la vela& de construire une image fidèle et réelle
de la vie du grand révolutionnaire. Nous pourrions A juste titre affirmer que nous possédons
aujourd'hui une ample biographie circonslanciée de Botev.

Nous voudrions souligner que sur les dix chapitres de rouvrage, sept sont consacrés
au sejour de Botev en Roumanie (pp 104-738). Nous estimons que ce fait représente en
sol un grand intéret pour les savants roumains. Les auteurs ont largement utilise les recherches
roumaines ayant trait au séjour de Bolev en Roumanie ; toutefois nous demeurons dans l'attente
de votre opinion nous désirerions que les spécialistes roumains étudient attentivement
ces chapares, car sans raide de la science roumaine, nous pourrions difficilemenl éclairer com-
plètement la situation historique de la Roumanie A repoque de Botev.

Comine nous l'avons indiqué, ridéologie, l'ceuvre de publiciste et littéraire de Botev
sont examinees parallèlement avec sa biographie, elles sont ordonnées chronologiquement.
AI'SSi revolution créatrice de récrivain et du poète est-elle exaininée dans son enchainement
naturel. Un tel examen comporte parfois des inconvénients des coupures dans la vision d'en-
semble de rceuvre lateral' e. Les auteurs se sont efforcés d'éviter cet inconvenient au cours de
la synthèse a laquelle il se livrent au chapare IX où sont mis en lumière les problèmes géne-
raux de la poésie de Botev la méthode artistique, rinnovation et la tradition, le système de
versification, l'expérience poétique, Botev parmi les poètes de son époque, rinfluence de
Botev sur revolution de la poem bulgare.

Le lecteur acquiert une vue d'ensemble sur l'écrivain et le poète, le créateur et l'artiste.
Celle representation est imbriquée dans rimpression générale qui se dégage de rétude detaillée
de la personnalité, de la vie, de ractivité publique, de la lutte révolutionnaire, de la mort
hérorque de Botev. L'ceuvre créatrice se décante tout au cours de la vie de Botev, étroilement
liée au destin de sa vie quoticlienne, A la lumière des moments essentiels de son activité publique,
en harmonic a vec sa vie et son icléologie. C'est précisément en cela que reside l'avantage
de la méthode utilisée par les auteurs L'analyse littéraire et historique est en soi precise et
approfondie L'ouvrage des Undziev révèle que l'ceuvre de Botev n'est toujours pas encore
Ruffisamment étudiée, en dépit de rimmense latérature qui lui est consacrée , les auteurs ont
réussi a déceler certains de ses aspects nouveaux, examine de maniere nouvelle les ceuvres de
Bolev, pénétré profondément leur tissu artistique, se sont hardieinent engages clans les pro-
blèmes de la poétique.

Nous voudrions signaler encore une particularité de l'ouvrage d'Iv. et de Tsv. Undziev
notamment la richesse de l'information bibliographique qui Faccompagne, presque toute la
bibliographie concernant Botev. Cette richesse de rouvrage découle de la méthode utilisée
par les auteurs ils ont examine toutes les opinions émises au sujet des problèmes relevant
de la biographic de Botev, de son activitc révolutionnaire, de son idéologie, de son ceuvre litté-
raire, etc. Cela est aussi bien une question d'information bibliographique ou d'éthique scienti-
fique, que surtoul la manifestation du désir de cerner completemcnt et de manière exhaustiN e
la problématique scientifique. Aussi Fouvrage de ces deux auteurs pourrait-il servir de point
de depart de toutes les recherches futures sur Botev et son époque. Les auteurs ont encore
le inerile d'avoir fait renaitre aux fins d'utilisation scientifique, toute tine série d'articles, d'appré-
motions et de matériaux oubliés ou peu connus, mais intéressants du point de vue de critique
et d'histoire littéraire, disséminés dans de nombreux journaux, revues et feuilles spéciales.

Il est absolument evident que nous nous trouvons en presence d'un ouvrage particuliè-
i ement riche de contenu, portant sur de nombreux problèmes, écrit avec grande maitrise, fruit
d'un labeur assidu et profondement scientifique de plusieurs années. Nous estimons que cette
ceuvre esl sans conteste un succès pour la science bulgare.

Le deuxième ouvrage sur lequel nous voudrions fixer votre attention est celui de l'histo-
rien bulgare bien connu, le prof. Al. Bourmov Christ° Boleo et son detachment Insurrectionnel,
aux inemes editions Naotika i lzkoustvo, 1974, 785 p. Alexandre Bourmov qui est deckle
en 1965, &Loit un des meilleurs connoisseurs de l'ceuvre de Christo Botev, l'auteur de toute une
série d'iinportentes recherches sur ractivité révolutionnaire et l'ceuvre du grand poète, le rédac-
leur de deux editions de ses ceuvres, rauteur d'un ouvrage très précieux Boten 6 travers le regard
de ses contemporatns (1945). Bourmov a publié les feuilletons e Sais-tu qui nous sommes ? *
dont une parlie sont attribués a Botev. Connoisseur chevronné des sources de l'ceuvre de Botev,
Bourmov s'était assign& pour tâche d'étudier sous tous ses aspects l'histoire du détachement
insurrectionnel de Botev et de faire paraitre toutes les sources se référant aux membres de
son détachement. Cela représentait une tache ardue, exigeant d'immenses efforts. La mort
qui le faucha prematurément empècha Bourmov de mener A terme robjectif gull s'était propose.
Bien qu'inachevé, rouvrage du prof. Bourmov est très précieux.

L'ouvrage débute par la preface intitulée « Le professeur Al. Bourmov, investigateur de
rceuvre de Christ° Botev et de son détachement insurrectionnel » du prof. Krumka Sarova
(pp. 5-18). L'ouvrage liti-méme est divise en trois parties : I. Al. Bourmov Recherches
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sur Chr. Botev et son détachement insurrectionnel (pp. 21-119) ; II. Documents et matériaux
(pp. 123-510) ; III. Souvenirs, impressions et declarations (pp. 513-736).

La première partie comprend quatre etudes : L'extension du mouvement révolution-
nalre parmi le peuple bulgare durant les années 1875-1876 i ; La crise au sein du Comité
central révolutionnaire bulgare durant l'automne de 1875 et la creation du Comité central
de Giurgiu s ; *La formation du détachement de Botev * et *Le sort du détachement de Botev
apres la mort de son voivode ». Ces etudes esquissent l'ambiance politique lors de la iormation
du détachement insurrectionnel, sa formation proprement dite le sort qui lui fut reserve.

La seconde partie de l'ouvrage est d'une importance primordiale. Elle contient 177 docu-
ments (temoignages officiels, lettres, journaux, souvenirc, etc.) concernant 50 membres du déta-
chement de Botev. C'est pour la premiere fois qu'est donnée dans la litterature historique bul-
gore une si ample lumière sur l'histoire du détachement de Botev et des témoignages documen-
taires concernant un nombre considerable de ses membres. Les documents ont été recherches
et rassembles soigneusement durant de nombreuses années. On ne saurait que regretter que le
prof. Bourmov n'ait pas eu le temps d'achever ses recherches.

La troisième partie est composée de souvenirs, de declarations et de témoignages de
plus de soixante contemporains de Botev, y compris ceux de l'équipage du bateau autrichien

Radetzky * dont s'était emparé le détachement. La plus grande partie de ces matériaux
¡talent compris dans l'ouvrage de Bourmov Christ° Boleo à ¡ravers le regard de ses contemporains
(paru en 1945).

L'ouvrage o Christo Botev et son détachement insurrectionnel * représente le plus vaste
recueil de sources sur Botev ; une grande partie des materiaux sont publiés pour la premiere
fois. Bien que choisis principalement en vue de l'histoire et du sort reserve au détachement
de Botev, ces materiaux contribuent en effet A la pleine mise en lumière de l'ceuvre de Botev,
Et de IA, la grande valeur scientifique de cette edition.

Un ouvrage proche de celui de Bourmov est le recueil de lettres, de documents et de
matériaux intitule Les rnembres du détachement de Bolo, portent, dont l'auteur est N. Ferman-
dziev, editions Narodna Mlade2, 1975, 709 p. avec 44 illustrations. L'ouvrage contient
douze lettres d'adieu de Botev et des membres de son détachement, des souvenirs
de vingt-trois d'entre eux, ainsi que de nombreux documents officiels, surtout lies A la
mainmise du bateau e Radetzky s. Les photographies des membres du détachement de
Botev constituent 6ga lenient 1111 aspect précieux de rouvrage.

Edité par la 'liaison d'édition de la jeunesse, Fouvrage de Fermandziev est destine A
un public plus large, son objectif etant educatif et de vulgarisation scientifique. 11 est surtout
destine A la jeunesse bulgai e 11 faudrail néainnoins lemarquer que rédition, très soignee, denote
une bonne connaissance des sources et des textes, accompagnés d'amples commentaires et
d'une riche bibliographic. Ces (ponies de l'ouvrage permettent son utilisation A des fins
scient fiqu es.

Toujours en liaison avec le Centenaire de la mort de Christo Botev, une nouvelle edition
de ses ceuvres en trois volumes est en voie de preparation (editions Balgarski pisatel) dont nous
assumons la redaction générale avec comme co-rédacteurs responsables pour chaque volume
de tres bons connaisseurs de Botev, issus de la jeune generation, Tsveta Undzieva, Stefano
Tarinska et Nikolai Gecev.

L'histoire des editions des ceuvres de Botev est bien longue et tres intéressante aussi.
Elle commence par l'édition de Zach. Stofanov de 1888, enun volume, pour finir avec la
dernière edition complete préparée par Mikh. Dimitrov et rééditée plusieurs fois (dernièrement
en 1971). La tAche essentielle des éditeurs a depuis toujours été d'établir l'ensemble de l'héritage
littéraire du pate. Cela signifie done, en premier lieu, de rassembler toutes les oeuvres du pate,
dont la paternité ne saurait etre mise en doute ; en second lieu, d'étudier la paternité d'un
grand nombre d'ceuvres qui ne portent pas la signature de Botev ; de procéder, en troisième
lieu, A l'étude et 'Inclusion des matériaux des journaux de Botev, à l'exception de ce qui appar-
tient notoirement à d'autres auteurs. La tAche s'avere donc tres compliquée et, dans bien
des cas, insoluble : d'où des discussions animées durant de nombreuses années, menées dans
les milieux scientifiques bulgares, portant sur les problèmes ayant trait à l'héritage litteraire
de Bot ev.

Nous devrions reconnoitre que les plus grands mérites reviennent sans conteste A M. Di-
mitrov pour le rassemblement complet et l'édition des ceuvres de Botev. Des l'année 1924, il
publia un volume des CEuvres inédites de Christo Botev A la suite de recherches effectuées surtout
dans les bibliotheques et archives roumaines. Toutefois, M. Dimitrov s'emballa un peu trop
et attribua à Botev un nombre considerable d'oeuvres dont la paterniti est douteuse. Certaines
questions textologiques n'ont pas reeu une solution appropri6e dans l'édition de M. Dimitrov.

Dans la nouvelle edition en trois volumes, il est procede tout d'abord à un essai décisif
d'écarter les wuvres a ttribuées à Botev sans preuves convaincantes. Les ceuvres isolées qui
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laisseraient planer un doute d'en avoir Botev pour auteur, sont placées dans une rubrique
spéciale, à la fin des volumes, la tache des redacteurs consistant à ne publier que les ceuvres
authentiques de Botev. Il est trés difficile d'y arriver, lorsqu'on se trouve en presence des
rnatériaux des journaux de Botev, ne portant pas de signature. Il a été fait, ensuite, une tentative
de parvenir à une meilleure lecture du texte dans le cadre d'une normalisation inevitable de
l'orthographe. Enfin, les rédacteurs se sont efforcés d'ajouter un riche commentaire a chaque
volume. Les deux premiers volumes sont déjà mis sous presse ; il ne reste plus que le troisieme
volume. La maison d'édition s'est engagée à presenter au public les trois volumes jusqu'a
la fin de mai 1976, pour l'anniversaire de la mort du pate.

Il convient de remarquer queplusieurs editions des ceuvres choisies de Botev et d'ouvrages
sur Botev sont en voie de preparation a destination de l'étranger. L'ouvrage ayant pour auteurs
Iv. Undziev et Tsv. Undzieva sera publié par les editions Floudozestvermaia Literatura A Mos-
cou. Dans le monde de Chr. Boleo (Recueil d'articles), ouvrage que nous presentons, l'ouvrage
sur la poésie de Botev avec pour auteur P. Dancev, ainsi que le recueil Christ° Boleo dans
la critique littéraire bulgare paraitront chez les editions Bulgarski Pisatel à Sofia.

Cette breve information n'épuise ni les éditions, ni les initiatives liées au Centenaire
de la mort de Botev. Nous avons voulu uniquement nous arreter sur certains ouvrages déjà
pants, ainsi que sur la nouvAle edition des ce tyres de Botev mise sous presse. Il est incon-
testable que les taches posées à la science bulgare pour une etude plus complete et exhaustive
de l'oeuvre de Botev sont d'un grand intérét. Cate recherche ne peut néanmoins encore aboutir
aux objectifs et aux dimensions desires, du fait d'un manque de documentation suffisante sur
des moments importants de la vie, de l'activité révolutionnaire et de l'ceuvre littéraire du pate.
En effet, une grande partie de cette documentation est irrémédiablement perdue, les archives
de Botev étant détruites. Mais il est un fait que, de temps en temps, l'on continue de découvrir
de nouveaux materiaux. Tels sont par exemple les documents trouvés et ayant trait a la date
de naissance de Botev, a son inscription à l'Université d'Odessa, à ses relations avec les révo-
lutionnaires russes, etc. ll est hors de doute que des recherches ultérieures sur Botev ne sau-
raient are uniquement l'ceuvre de savants bulgares. L'expérience de ces dernières années
démontre que de nouveaux faits touchant l'activité de Chr. &ACV pourraient étre recherchés
grace aux efforts conjoints des savants bulgares et étrangers soviéliques, roumains et meme
yougoslaves ; peut-étre y faudrait-il joindre les efforts des savants polonais et tchécoslovaques.
Les recherches sur Boley se sont transformées en un probleme scientifique international. Vu
la place que la Roumanie occupe dans la vie de Batey, une Oche d'importance mcombe sous
ce rapport à la science roumaine. C'est aussi la raison pour laquelle nous adressons a nos collegues
romnams la priere de poursuivre leurs recherches qui se sont révélées jusqu'à present si fé-
condes. Car Botev n'appartient pas seulement au peuple bulgare, bien qu'il en tire une fierté
nationale.

Petra r Dinekov
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Le livre de Paul Cornea, Oamenii inceputului de drum (Bucuresti, Editura Cartea Roma-
neasca, 1974, 339 p.), réunit presque une trentaine d'études sur l'histoire littéraire roumame
du XIXe siècle. L'auteur est depuis longtemps passé maitre dans ce genre de recherches et
la nécessité d'un recueil de ses e scripta minora * nom que démentent parfois les dimensions
de certains chapitres du volume , déjà précédé d'ailleurs par deux autres semblables (en 1964
et 1966) et par l'admirable ouvrage sur les origines du romantisme roumain (en 1972) n'était
pas ressentie seulement par les bibliographes : 11 vient se placer d'emblée au centre du débat
sur le mouvement politique et culturel de 1848 dans les Principautés Roumaines. 11 n'y a pas
un de ces travaux qui ne soit brillant et foisonnant d'idées, pas un qui ne soit une contribution
originale à la future synthèse que P. Cornea laisse lui-mème présager.

En Ira çant les grandes lignes du développement de l'idéologie révolutionnaire, l'auteur
reprend l'analyse des conceptions d'une génération héroique, celle des « pummers *. Lne lots
exposés avec une heureuse clarté les idéaux pranés par M. Kogalniceanu, N. Balcescu, 1. Henade-
Radulescu, chacun de ces coryphées fait l'obj et d'une etude destinée à renouveler leur biograj,hie,
sinon leur portrait intellectuel et moral. A propos de C. Negruzzi ou d'A. Russo, persormalités
de moindre envergure mais non moins intéressantes, on glane des détails inédits ou on en olfre
une image qui n'est pas celle traditionnelle. Avec un plaisir si evident qu'il se transmet au
lecteur sont exhumées de pales imitations des romans français qui figurent parmi les premières
ceuvres de ce genre de la littérature roumaine : Elvire ou l'amour sans fin (1845) et Le comte
de Walneg (1862). Soit dit en passant, ce dernier roman, écrit par Nicola e Predescu, avait
déja été signalé par N. Iorga (o Revista istorma s, VI, 1920, p. 275), mais on avait complè-
lement oublié les pages de critique d'art du méme auteur. Les différents courants de la pensée
sociale et politique sont discernables à travers toutes les catégories de l'intehigentsia moldo-
valaque * de l'époque ainsi, les éditeurs-libraires, les traducteurs, les journahstes sont pé-
sentés sans jamais oublier leur public. Celui-ci s'élargit à vue d'ceil par la disparition des cloisons
gm séparaient auparavant les états sociaux, la noblesse étant rapidemcnt noyée dans la masse
bourgeoise. Un groupe de textes relégués A la fin du volume traitent du rapport dialectique
préromardisme romantisme, termes ambigus, complémentaires et antagomstes A la fuis,
ou reprennent, A divers points de vue, la question des influences (qui scnt pcbr P. Ccrnea des
o affinités électives *) entre la littérature roumaine et les littératures fran çaise, russe, hongroise, etc.

11 ne peut are quesbon de nous arrèter ici, ffit-ce brièvement, à chaque chapitre du livre.
Si toutefois nous avons tenté d'en donner une idée sommaire, c'est parce que, tout en posant
des problèmes spécifiques pour l'histoire littéraire roumaine, Paul Coi nea donne une leçon
qui ne devrait pas are perdue, sa méthode étant applicable, mutatis muiandis, aux autres
littératures du Sud-Est européen. Quant aux relations littéraires entre les RoLniams et leurs
voisins, nous avons dit que le livre ajoute plusieurs pièces au dossier, en les commentant
a bondamment. Sur un seul point de détail qu'il effleure incidemment, il y aurait ceperldant
des données supplémentaires à préciser.

Paul Cornea a retrouvé dans une autobiographie inédite de l'écrivain C. Negruzzi (1808
1868) le nom d'un certain Brancovitz * dont on savait qu'il lui aurait enseigné le français.
A son sujet, Negruzzi lui-rame déclare qu'il avait vécu longtemps en Pologne et qu'il entre-
tenait des relations avec les plus célèbres patriotes parmi les gens de lettres polonais. On en
a parlé soit comme d'un e émigré polonais *, soit comme d'un ancien soldat de Napoléon, les
deux allant très bien ensemble ma's n'étant que des assertions sans fondement. Le dernier
inot A ce propos revient encore A Negruzzi selon lequel Brancovitz aurait été arrété en Pologne
en 1820 (sic) par la police russe, après quoi s on en perdit à jamais la trace s. Or, il est vrai-
semblable qu'en 1843, lorsqu'il rédigeait la brève notice publiée par P. Cornea, les souvenirs
de Negruzzi commençaient à s'embrouiller. Peut-etre manquait-il d'autres renseignements sur
les dernières aventures de son ex-précepteur.

Cependant, la Bibliothèque de l'Académie de Bucarest possède une brochure très rare,
ayant appartenu A D. C. Sturdza-Scheianu, qui permet de mieux envisager cette figure si
effacée. Le 18 juin 1828, la censure prussienne de Posen (Poznan) accordait son visa A un Précis
des événements les plus remarquables de la Moldavie et Valachie pendant l'insurrection grecque
du prince Y psilanti, avec un coup d'ceil sur les destinées futures de ces deux provinces et sur
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la guerre actuelle entre la Russie el la Turquie. L'auteur, 4 J. Brancovich s (nous devons nous
en tenir à l'initiale mats nous connaissons désormais la bonne orthographe) est, sans nul doute,
celui auquel Negruzzi devait ses premières notions de langue et de littérature française. Le Précis
(22 pages), A peine sorti des presses de Wilhelm Decker & Co., fut mis en vente par le
libraire J. A. Munk. Ainsi done, loin d'élre « deporle en Sibérie (A. Piru, C. Negruzzi,
Bucarest, 1966, p. 7), Brancovich, si toutefois ses démelés avec la police ne sont pas un enjo-
livement romantique, s'était réfugié dans le grand-duche de Posnanie.

Que nous apprend celte brochure? D'abord, il faut dire que sous ce titre trop proin et-
teur on trouve surlout les experiences personnelles de l'auteur, et encol e exagerées par un style
facheusement déclamatoire. Le recdl cominence en 1814, lorsque a mon étoile ayant change
d'hémisphere, pril son essor vers l'Orient * fa çon de dire, probablement, que le voyage en
Grèce, Asie Mineure et Turquie d'Eui ope avail été precede par un sejour en Occident. Mai quons
au passage la date, qui conviendrait à l'hypothèse faisant de Branco\ jets un combattant de la
Grande Armée, passé qu'il devait soigneusement cacher aux autorités misses et prussiennes.

Ayant prowls pour plus lard une relation plus circonstanclee de ses peregrinations, il
se borne A une simple mention de son excursion en Epire, avec un relais A Janina, ofi il n'a
pas manqué de visiter Ali paella. Ce gull a VII en Grèce le fait réagir (apres coup I) avec
une extreme violence contl e i les bai bares, dont la paresse, la turpitude et la criminelle insou-
ciance degradent une nature magnifiquement prodigue eL profanent une terre sacrée et classique

laquelle se rattachent les plus glands souvenirs *. Evidemment, l'indignation qui enflamme
Brancovich lui fait ()libber que la nature n'a jamais été o prodigue avec la region qu'il avait
travel see l

Le voyageur s'embarque A Constantinople pour arriver, apes trois jours en iner,
Varna, qui West qu'une Rape la suivante sera Rouslchouk sur sa route Vel'S la Valachie.
ITise voiture de poste le mene bon train de Giurgiu A Bucarest. Il va passer lei er
1815. Pour le prince regnant, le phanariote Jean Caradja, il n'a que des paroles de niepris
Sa politique élait celle de ces homilies admits.., u, etc. La desciiption d'une fiscalite qui

permettra au prince de placer A l'étranger un fabuleux Up& de i ingt millions de piastres
avant de quitter le pays aboutil à cetle petite phrase qui resume parfaitement la situation

Le Divan de la Valachie, fant6me de potivoir, ne put ail elan les alms, ni preserire des bornes
A la cupidile

L'aiinée de Branco\ ich à Jassy se place done au printemps de 1816. A lire son récit,
on ne recounaltrait jamais dans le prolecleur auprès duquel 11 tioina à s'établir l'echanson
Dinu Negrut, celut-ca n'étant millement un gland seigneur : o Je fus place en qualite de secré-
Wire chez un prince du pays, avec un honoraii e convenable, des egards et tonics les commo-
dilés possibles. J'étail plut6L dans la maison de ce prince (sic!) comme ami que comme
employe, car il ne m'a jamais fait sentir son rang que par les avantages que j'en retiials. Je
restai ainsi en Moldavie jusqu'à l'année 1821, époque fatale s, etc.

Après avoir été lémoin des vicissitudes de la Valachie sous le regne de Caiadja, Bran-
covich découvre en Moldavie i tous les abus, loutes les perceptions arbittaires, tous les fleaux

II n'y avait ni justice, ni bienveillance, ni humanité telle est la triste conclusion de plusieurs
pages d'observations, dont les plus intéressantes concernent l'emeute de Jassy, en mars 1819,
dirigée contre i les inauvais conseillers * du prince Callimaki. I.a Moldavie ne seta quittée par
les Phanarioles que pour subir les ravages de la guerie.

Le spectacle hallueinant que decrit Brancovich (o Des villes et des villages furent sac-
cages et incendiés, les femmes maltraitées, event' ées el immolées, les enfants Inichés en pieces,
les vieillards débiles mutilés et ce qui échappa au fer et aux flammes ful trainé dans l'escla-
vage ; l'unique asyle qui restait encore au mallieur, les temples, fut de meme violé et profane *)
a pu vrairnent bouleverser un étranger qui avait connu l'hospitalité iouniaine, même
se souvenir, plume en main, des leçons de rhétorique de ses maltres.

Cerles, une attitude A la fois compatissanle pour les souffrances du peuple roumain et
irrédrictablement hostile A la domination ottomane appelle notre sympathie sincere. On doit
accorder A J. Brancovich une riche sensibilité et un sens historique dignes de son Cleve.

Andrei Pippidi
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SUR LE ROMAN HISTORIQUE BALKANIQUE ET SUD-EST EUROPEEN

L'une des questions délicates de la littéiature rountaine actuelle lient A la reevaluation
d'une cerlaine tradition artistique, qui a génere par sa problématique et son statul esthe-
tique de facture A part, oriental-balkanique d'inestiniables valeurs, delmissant une véntable
« école de style o. L'expression raffinée, structurant l'évanlail 1)013 ell, oine d'une vision quasi-
luératique, l'éloge souvent liagique voile aux espaces du midi, raN ages pal la luiniere et
une sanglante hisLoire, lout cela depasse visiblement les bullies de ce qu'on a appelé, dans les
lellres robunaines, « l'esprit valaque o. Aussi également vrai que, themaliquement parlant,
des permanences, lelles le c3 clique, le dualisme inténeur de l'homme balkanique, le rnythe ori-
ental de la o Pala 1%1oi gana o, ce delnier travel stint les pages de Aleranfula (PanaiL Istrati),
empruntant le corps de l'Oularde (Slelan 13Anuleseu) ou noutrissant le 'eve de Nae Caramel. de
Ingerul a strIgal (Minus Neagu) ou d'aulres motifs, se localisent iei, dans le périmelre not dique
du Danube, el illustrent de la sorte la supei position jusqu'A un certain point, des deux spheres.
Le balkunisine d'évocation des Ages révolus el piofondement tragiques, gm se donne Pillusion
d'un baroque au tochtone dans une laterature dont l'éveil esL signe, par I'llistoirc laérogliplague
livre d'exception de Dimitrie Canteinir est cependanl légitime chez nous par cel tattles wit-
vres, A forte infusion lyrique, qui prolongent la o melancholia ancienne de Neagoe l3asarab et
valorisenl dans le registre parabolique ou méme myllnque des suggestions offerles poi
Funivers oriental. Le méridional Paul Zarifopol remarquail que ehez nous le passe ottoman el
phanariote (gut consacre le balkanisme esl tort pres, car A l'exception du sieele derntei
(imposant certainement d'énormes melamolphoses) 11 n'y a pas plusieurs couches Lemporelles el
sociales que puissent réaliser la distance (l'exolisme, sur le plan arlistique). En Occident cetle
distance seraiL synonyme de l'oubli ainenant Ptgnorance el finalement l'ineapacité de commu-
nication affective avec l'Age disparu.

Le probleme se complique tant et plus si l'on pense A l'aversion (inutslifiée) qu'imposa
le siécle des linmeres vis-à-vis de cet espace peuplé uniquement, A l'en crone, de harems el
d'abominables pratiques byzantines. Un Nicolae Iorga a dei naltre pour meilre les choses au
point. Cependant l'erreur persiste maintenant encore dans les rétleences de la et itique gm se
lance parfois dans un veritable Mire verbal el passe dans l'autre exit énte, tout aussi peu con-
vaincante dans ses Intentions de définir le balkanisme. La faute est sans doute aux 011 \ rages gm
veulent s'inscrire dans ce filon traclitionnel. Dans ses lettres A l'asile Alecsandit, Ion Chica,
malgré lui, rendail exotique ce qu'il evoquail justement parce qu'ilne lorçait en i ten la distance
par rapport A l'époque respective comme il atrive dans le roman dil t hisloi mite t en i eable
une sorte de o best-seller i oriental du type Teoplzano, l'impératrice de Byzance (liostas D. Kyri-
azis) ou Le Vicomte Bélisaire (Robert Graves). La couleur ecrit quelque part Eugenio d'Ors
tail tout d'abord grossir et puis tile. Et cela aussi bien dans la littératui e qtte, ajouterions-nous,
dans ses 4 valorisations o critiques. Le pittoresque depourvu donc de l'entendement de son
rôle fonctionnel, dans la spiritualité du Sud-Est, title de compensation issu de l'ohori or yam s
ne peut sauver un livre tel Paala (Stefan Popescu) par exemple, lout camine il ne sulfa pas
aux reconstitutions, autrement intéressantes, de Horia Stancu du Phanur ne depassant d'ail-
leurs pas la valeur esthétique d'une source immediate, tel le Cionogzaphe de Denys L'Eccler-
siarque,

Dans ce contexte, l'altilude de cei tains exegetes modernes occidentaux vis-A-s is de l'es-
pace littéraire du Sud-Est seiait sans doute explicable. Cependant son origine est i etiouvable
dans l'ignorance des valeuis réelles et nombreuses ; la ciitique a généialenient A lane au o ere-
puscule du rnoyen Age o occidental sans reference aueune au phenomene medieval oriental. L'i-
gnorance apparalt d'aulant plus surprenante que Yon connait la vocation épique du Sud-Est
européen : le roman connalt ict une result ection capable de fecondei (pout la combien fois?) les
formules épiques qui subissent de si noinbit eux avalais technicistes. L'epopee serbe ou la ballade
bulgare portent sur des realties similaires, A ate de la creation grecque centrée, dans la période
de domination oltomane, sur o le trait profondément national, patriollque el olfensif el 6gale-
ment sur une o condensation de l'action to. Cela pelmet d'élablit des 4 palalleles folkloriques
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(Tache Papahagi) avec le périmètre daco-roumain, en tenant compte aussi du fond commun car-
pato-ba lkaniq u e.

Les souvenirs récents laissés par l'Empire ottoman dans la conscience des peuples ream-
sulaires et du centre européen, le passé encore vivant, non soumis A la sedimentation lente telle
que l'Occident l'a connue, forment le contexte non seulement esthétique de l'epanoins-
sement romanesque. 11 s'agit toujours, naturellement, du roman historique, ou plus pi écisemen t,
du roman qui reflète, drarnatiquement, des collectivités sourrnses A un pi ocessus in', olontaire de
mahométarnsation telle l'épique bulgare (voir, par exemple, Anton Doncev, Temps diffictles,
ou yougoslave, II y a avait un pont sur la Drina ...). La vie de haidouk, par exemple, en lain
que modèle de vie péninsulaire dans les conditions donnees, signifiait egalt mein la i émlegration
des droits pour l'individu. Le haidouk concretise de la sort e une Klee chére A I 'hu mantsine oriental,
qui en a d'ailleurs vécu notamment la nostalgie. L'oppression de longue durée, dite A l'auto-
crate du Levant, determine l'explosion justiciaire de ce hors-la-loi, frère des haidouks de Sado-
veanu, Panait Istrati mais au rnéme titre de Judge Me/miel, le brigand (Iachar Kemal), ou des
o skipets # des montagnes albanaises. Si la dimension genérale est celle de l'héroique, les allu-
vions de mentalité ou de sensibilité esthetique orientale-ottornane imprégnent naturellement la
substance de la Liberte ou Mort (N. Kazantzakis) et lui confère une configuration specifique par
rapport au roman hongrois, ou à celui signé par le Tcheque Alois Jraseck (Teles de chiens ) et,
généralement, par rapport au roman du centre europeen. Le paysage est varié, mais acquiert,
surtout dans le Sud-Est, une force épique impressionnante.

La littérature grecque connait la concision de la nouvelle La morl du palikar, par exemple,
mais aussi l'épique dont les proportions refont, dans les conditions d'une geographie spirituelle
particuliere, le mythe de o l'homme révolté #, comme dans les romans de Kazantzakis. La Wilde
philosophique est, de merne, présente dans l'ceuvre de Ivan Vazov ou Iordan Iovcov, éci minis
qui réussissent à perpetuer le culte du récit (et son trait moralisateur) et pour la formule compost-
tionnelle du cycle d'historiette-composante de la spiritualité méridionale. Avouant les inemes
preferences, Sadoveanu transfigure d'une manière lyrique les évenements et les incoi poi e A une
vision mythique autochtone dans la parabole de La branche d'or Innis il garde, dans les romans
historiques proprement dits, l'épique comme modalité essentielle. Si le fait historique est cepen-
dant, dans la majorité des cas, le point de reference central, il est également preleate dans des do-
sages différents.

La frequence de la parabole dans la littérature du Sud-Est tient à l'évidence. Elle roman
parabole n'est-il pas ici la réédition des anciens o proverbes # si souvent rencontrés dans la cié-
ation homiletique et dans l'inépuisable folklore de ces peuples ? La continuité en est, cro3 ons-
nous, d'essence. Mats, à l'encontre de nombreux exemples semblables forums pal la pi ose occi-
dentale, dans le pernnéti e dont il y est question le paraboltgue n'est pas solheile Jusgu'au schema
Justement a cause de l'histoire douloureusement ressentie et ne permettant done pas un grand é-
loignement necessaire à sa metamorphose en motivation extérieure. Des reconstitutions tulles La
chronigue de Travnik (Ivo Andrie) deviennent de la sorte parfaitement justifiables. On rend au
texte marque par le temps, son parfum entier et, dans ce sens, de Sindipa, le philosophe
jusqu'au Dtvan persan (Al Sadoveanu) on ne peut apprecier la distance que dans la significa-
tion différente de la parabole, rnaintenant explicite et dont il arrive que le prix précisait l'au-
teur « brille A nouN eau, car les journées que nous, fils de l'Europe, VIVOI1S maitenant sont tout-
aussi dures que celles d'antan #. C'est dans cette dualité de plan qu'on don envisager Lc Gluts(
recructfte (N. Kazantzakis), Le Prince (E. Barbu) ou Le Derviche et la Mort (M. Selimovie).

Signifiants, en deiniere analyse, les deux niveaux historique et contemporain, fond
narratif et interpi elation mythique et philosophique sont complémentaires ; ils constituent
les hypostases correlatives du concept d'histoire tragigue qui désigne, A des échelles esthetiques
differenles et suivant la vision personnelle, les ceuvres mentionnées. Le sacrifice inutile de Mano-
hos ou la révolle du pere Palos, contre la morale chrétienne de la resignation, du roman de
Kazantzakis, reapparaissent amplifies dans la conscience &chi' ée de Ahmed Nurudin, le
derviche qui s'oppose cette fois au principe coranique o tout homme est perdu A ja ma's s. o Dans
le silence de la chambre,quelque part dans les murs, dans le plafond, dans les espaces
le kudret sonne le glas de la destinée #, note le derviche. Tout comme Manolios tué dans l'eglise
Nurudin sera assomée ; le in'eme fatuum localise dans les conditions du déclin du monde maho-
métan. La vie commie repetition domine, certes, mais elle n'exclut pas l'acte du dépassement
la condition humaine, méme si celui-ci se consume par o la maladie de la mauvaise humeur
de l'opposant du messer Otlaviano. Le c er c 1 e les absorbe cependant tous, et la resistance
d' Alexis Zorba tient au miracle, tout comme, d'ailleurs, celle multiseeulaire des nations pénin-
sulaires ou du Sud-Est.

Si dans le Prince la perspective est décidément circulaire, car tout se consume, A la
maniére d'un rite, sur les coordonnées de la répétabilité, le méme motif, du cercle implacable
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concrétisant l'absurde oriental structure le livre de Messa SeHi-Doyle. Theorise dans les disputes
de Hassan et Nurudin il renferme, paradoxalement, mais comme une justification nécessaire,
l'idée de resistance, d'inextricable liaison avec la Terre, prémisse de la liberté intérieure de l'in-
dividu. A propos des peregrinations inconnues de Hassan, qui finissent toujours par le ramener
chez soi, Nurudin réflechit « Cet incessant tournoiement autour d'un point de la terre, qui donne
un sens au mouvement, qui fait qu'elle soit depart et retour et non errance, signifiait pour lid
(pour IIassan n.n.) la liberté vrai ou imaginaire, ce qui, en definitive, revient au meme S.
Le Prince ne médite pas autrement, bien qu'avec un plus de tragique, consciemment assume
par le rapport perpetuel au principe negatif signifie par le messer i, proces equivalent A la recru-
cifixion du roman de KazantiAkis. ( Sans ce point anquel on est lié, on n'aimerait pas le reste du
monde, on n'aurait point où alter, car on serait nulle part. s. Un t el point symbolique esto le
pont sur la Drina * dont la vie o bien que mortelle, ressemble à l'éternité * jusqu'A l'épreuve con-
traire qui determine la moil el l'absui de du tournoiement. Peut-etre qu'en verité le cyclique est
genéré par o la malediction du désir qui ne s'accomplit non plus o, qui scellerait ce coin du monde
où l'oriental Hassan non encore totalement contaminé, d'où ses retours se trouve Vis-A-s is
de la belle latine de Doubrovnik dans un rapport, finalement, irréductible. Le Franeais Devine
pense A son tour, du point de vue de l'occidental, que le poison de l'orient s, c'est-A-dire
l'obssession de la fixation, meme par la répétabilité, o avait gagné son corps et le subminait
(Chromque de Travnik ).

Dans ce balkamsme d'é voca ti on aussi, offert par le premier nivcau de la parabole
romanesque, l'Orient rencontre l'Occident dans des formes dramatiques, bouleversantes. o On
vit au carrefour des mondes, à une frontière entre les peuples, dans la route de tous, toujours
coupable aux yeux de quelqu'un * pense Hassan en rendant transparent le concept d' hislotre
iraglque mentionnée, qui agit également comme un « regulateur dans l'image finale du Prince.
o Et, jusqu'au soir, lorsque prirent fin les fetes brillantes, on entendit dire que par la barriere
Delea Vedic un inesser venu de l'Orient venait d'entrer dans Bucarest.

Expliquée de la sorte, la circulanté est consolidée par l'acceptation de la fin qui a sa source
aussi dans le fatalisme oriental tant discuté. Nurudin reprend les vers de Hussein-efencli de Mos-
tar, o sans menaces s. o Le Bateleur Salim o passe au-dessus de l'abime ( par le sentier dangereux
de la vie s, sans les lamentations et le tourment de la licorne suspendue, munobilisée, de la para-
bole du Phymologue, reprise par Neagoe Basal ab et tiaitée d'une maniere spécifique par D. Can-
tenui Sa difference par rappoi t au proverbe oriental est une difference de vision, meme si
la sei Cm Le y est également apparenle : ( Le gouffre profond au-dessous d'eux, le ciel éloigné au-
dessus d'eux/Et cux, rnarchant sur la meme ficelle, le dangereux sentier de la VIC s.

1111 reed Mullin
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ChronIque

LE HUITIÈME CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE LITTÉRATURE COMPARÉE (BUDAPEST, 12 17 AOOT 1976)

Plus de 450 specialistes, représentant 48 pays, se sont réunis clans la capitale de la Hongrie
pour discuter trois themes que l'AILC avait jugés d'une importance particulière Trois
grandes mutations dans l'histoire des littératures de langues europémues Renaissance,
Lumières, Début du XXe siècle Relations entre litteratures de diverses cultui es
au XXe siècle ; Littérature comparée et I/16one littéraire. Les organisateurs du Congrès, et sur-
tout l'organisaleur général Gyorgy M. Vajda, n'ont pas eu une mission facile à remplir , vu la
grande variéle des sujets embi asses d'habitude par les Congrès des comparatistes et les rapports
assez flous entre la littérature comparée el la sociologie, l'histoir e, la linguistique, ou bien entre
celle-la el le structuralisme ou la stylistique. Les séances de comité, said quelques exceptions
(comme, par exemple, celles qui auraient voulu resoudre les relations entre sty listique et his-
toire, ou entre les arts et la littérature), ont groupé des communications qui auralent pu susciter
de longues discussions, à en juger d'après les débats qui eurent lieu dans les spacieuses salles
de l'Académie des Sciences Hongroise où le Congrès a term ses assises.

Comme toujours, les actes rendront compte de la riche moisson d'idées et des faits mis
en luinière à cette occasion ; les référances aux litteratures du Sud-Est européen n'ont manqué
ni a l'occasion des seances qui s'occupaient des Lurnières, ni dans le cadre des analyses consacrée
aux différents courants arlistiques. D'une importance particulière ont été les seances plénieres
déchées aux o 'I rots grandes mutations », où ont présenté des rapports Claudio Guillén, Robert
Weimann, Roland Mortier et D. Satonskij, et aux o Nouvelles approches o, qui ont bénéficié de
presentations théoriques substantielles de la part des professeurs Henry H. H. Remak, René
Wellek, Istvan Soler, Andre-M. Rousseau. Le troisième theme a été aborde par des spécialistes
venus surtout des pays de l'Afrique et de l'Amérique laline.

La delegation rouniaine a été très active et a participé aux séances de comité a cc des com-
munications ou des interventions sur la notion et les aspects historiques de la Renaissance (Zoe
Durnitrescu-Busulenga, I. C. Clutimia), sur les Lumières en Europe Centra le et Orientale (Paul
Cornea, Ion Zainfirescii), sur l'avant-gar de (Adrian Marino, Mihai Novicov), sur les approches
Instoriques, stylistiques, sociologiques (A. Dima, S. Iosifescu, Dan Grigorescu, N Balotd,
A. Mitt* Les fascicules speciaux de Synthesis (déclié aux o approches inter disciplinair es et corre-
lations * et aux o traduc tinos pi oblèmes et aspects historiques » no. 111/1976), des Caluers
roinnains d'etudes 11116mi-es (ayant comme theme : s comparatisme et actualité n no, 1/1976)
et de Revista de alone leorie liteturd ont mis en lumiere un mouvement qui a été, d'ailleurs, en-
registi é darts les publications specia !Bees de partout, de méme que dans les rapports de l'A 1LC
comme dans celui paru dans o Yearbook of Comparative and General Dteratur e a, 25 (1976),
concernant l'état actuel de l'enseignement de la littérature comparee darts plusieurs pays, parmi
lesquels la Rotimanie.

L'assemblé genérate de l'AILC a élu son nouvel président, le pr Roland Mot bet (Bruxel-
les), de nouveaux membres du comité, et a réélu quelques membres assesseurs, palm' lesquels
le pr Zoe Dumitrescu-Busulenga ; le prochain Gong' és aura lieu, conforrnément à la decision col-
lective, en Autriche.

Le congres de Budapest a fourni aux participants l'occasion de mieux connaltre le passé
et les realisations actuelles du peuple magyar, d'apprécier l'hospitalité des litotes et d'admirer
la pittoresque capitale située sur les bords du Danube. L'échange d'idées portera ses fruits dans
l'avenir proche, par l'impulsion donnée aux recherches qui devoilent les grandes ceuvres du pa-
trimoine mondial toujours plus riche et revolution des relations culturelles entre les peuples.

A lexandru Dula
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LE XIle CONGRtS INTERNATIONAL DES SCIENCES G ÉNALOGIQUES
ET HÉRALDIQUES

(Londres, 31 août 7 septembre 1976)

Le MP Congtés International des sciences généalogiques et heraldiques a eu lieu
Londres entre le 31 ao0l et le 7 septembre.

Prestlgieuse manifestation scientifique, le Congrès a réuni environ 500 généalogistes et
heraldistes des pays européens et même des délégués venus d'autres continents.

Les participants roumains, le dr Dan Berindei, vice-president de la Commission de genea-
logic, heraldique et sigillographie près l'Institut d'Histoire < N. lorga a et dr Maria Dogaru, ar-
chiviste principal, ont donne les communications : Mutations au sein des coliches chrigeantes rou-
maines de la moilié du X le siecle et la lumiere de la genealogic et respectivement L'importance de

héraldi gue, de la sigillographie el de l' insignologie pour ['etude de l'histoire des pays roumains. D'au-
tres coinmunications des membres de la Commission de génealogie heraldique et sigillograplue
de Roumanie ont été incluses dans le programme dtt Congrès : Jean N. MOneseu, ContrIbutions
héraldiques à l'histoire des sociétés secretes; Dan Cernovodeanu, Les armoines attrtbuées et la
lachie el et la Moldavie aux XV e et X Vie siecles dans les armoiries europeennes et la réalite histo-
rive qu'elles refletent; Stefan Andreescu, La lutte entre les Diinesti el DrciculeVi et les problemes
généalogiques qu'elle refletent. Les communications ont suscité le vif intérét des Congressistes
et ont occasionné des débats gut ont mis en evidence l'importance des sources heraldiques et génea-
logiques conservées en Rounianie pour l'intelligence des grandes étapes de l'histoire européenne.

En tant que metnbre fondatrice avec droit de vote dans le cadi e de la Confederation Inter-
nationale, la Commission roumaine a participé à la reunion de son bureau dirigeant par le dr
Dan Berindei. Les principatix problèmes discutes ont été : l'adhésion de la Confederation
l'UNESCO el l'extension de son activité. Dans le but d'attirer des spécialistes du Sud-Est eu-
ropéen aux actions de la Confederation, le dr D. Bermdei a été invite à informer la Confedera-
tion sur les associations et les institutions qui conservent les sources héra Idiques et généalogiques,
sur les publications qui traitent des sujets concernant cette discipline, aussi bien que sur l'ensei-
gnemenl supérieur dans le domaine des sciences auxiliaires de l'histoire. A la suite de l'exposé
du spécialiste roumain, le bureau a decide d'inviter l'Association de Heraldique de Prague el le
Centre pour l'étude des families de Leipzig de faire partie de la Confederation, et les specialist es

Bulgarie, Pologne et Hongrte d'accepter de tenir la Federation au courant des travatix faits
dans ces pays, en tant que membres correspondants de la 176déra lion.

Maria Dogaru
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Comptes rendus

CORESI, Psallirea slavo-romdnd 1557 (Le Psautier slavo-roumain 1577), texte établi par Stela
Toma avec introduction et index, Bucuresti, Editura Acaderniei, 1976, 780 p.

Les dix livres roumains imprimes par le diacre Coresi dans l'intervalle des années 1559-
1581 comptent parmi les premiers ouvrages connus jusqu'd present pour avoir paru en langue
roumaine.I1 n'en reste de nos jours que des exemplaires uniques ou tres rares, souvent bien endom-
mages. Une recherche assidue de la culture ancienne de leur pays a permis aux spécialistes rou-
mains de préciser les dates de parution de ces ouvrages. C'est ainsi qu'on a pu aboutir à la liste
suivante vers 1559 1560 Catehism, intrebare crestineascd" (Catechisme, *Questionnaire chré-
tien *), exemplaire incomplet trouvé à Ieud en 1921 et reproduit en fac-similé en 1925; 1561.
Tetraevanghel (Evangéliaire), réimprimé dans la transcription de Timus Pitesteanul et C. Erbi-
ceanu en 1889 et publié dans une edition critique par l'Académie en 1963 sous le titre Tetraevan-
ghelul tipdrit de Coresi, Brasov, 1560-1.561, comparat ca Evangheliarul lui Rada de la Mani-
colt, 1574 (L'Evangéliaire imprimé par Coresi, Brasov, 1560-1561, compare A l'Evangeliaire
de Radu de Mdnicesti, 1574), par les soins de Florica Dimitrescu ; vers 1560-1562 Pravild (Code),
fragment de douze feuilles trouvées à Ieud et reproduites en fac-similé en 1925 ; vers 1563 Apostol
(Actes), trois exemplaires fragmentaires, à present conserves A la Bibliotheque de l'Académie,
imprimé en fac-simile par I. Bianu en 1930 ; vers 1567 Tilcul evanghehilor Cazania I (Expli-
cation des Evangiles), un seul exemplaire conserve A la Bibliotheque Cipariu de Blaj ; vers 1567
Molitvenic (Rituel), relié avec l'ouvrage precedent ; 1570 Liturghier (Missel), réimprimé dans
une excellente edition par Al. Mares sous le titre Ltturghterul lui Coresi (Le Missel de Coresi),
aux Editions de l'Academie, 1969 ; 1570 Psaltirea (Psautier) ; 1577 Psaltirea slavo-romAnd (Le
Psautier slavo-roumain), réédité d'abord par B.P. Hasdeu en 1881 et étudié ensuite de
meme que le Psautier roumain par I.-A. Candrea, dans son edition Psaltirea Scheiand com-
paratd cu celelalte psaltiri din sec. XVI si XVII traduse din slavoneste (Le Psautier Scheiana com-
pare aux autres psautiers des XVI° et XVII siecles traduits du slavon), Bucarest, 1916
1581 Evanghelie cu invA1dturd (L'Evangile à enseignement), imprimée par Coresi en collaboration
avec le Pope lani et le Pope Michel, reproduite dans la transcription de S. Puscariu et Al. Pro-
copovici, Bucarest, 1914. Un Evangile slavo-roumain, imprimé sur deux colonnes, conservé
A Leningrad et passant jusqu'il y a une dizaine d'années pour l'un des ouvrages dus
Coresi, vient d'etre attribué A une époque antérieure à l'activité du diacre ; il a été réédité
par E. Petrovici et L. Démeny, sous le titre Evangheliarul slavo-romdn de la &btu 1551-1553
(L'Evangeliaire slavo-roumain de Sibil, 1551--1553), )Bucarest, 1971.

Quelle est la place des Psautiers imprimés par Coresi dans l'ensemole de son ceuvre typo-
graphique Comme on le sait, les tout premiers textes roumains, manuscrits, dates par les spécia-
listes du commencement du XVI ° siècle, représentent justement des textes de Psautiers. On les
connalt sous les titres de Psaltirea Scheiand (Psautier Scheiana), Psaltirea Voronejeand (Psautier
de Vorone1), Psaltirea Hurmuzaki (Psautier Hurmuzaki), reproduits et étudiés par I. Mann,
Psaltirea Scheiand, Bucarest, 1889, C. &Mused, Slavisch-rumdnisches Psallerbuchstuck, Halle
a.S., 1913 et I.-A. Candrea, dans l'édition pré-citée. 11 s'ensuit donc que Coresi a imprimé un
texte déjà traduit précédemment, qu'il a revu et amélioré, en imprimant une Edition uniquement
en roumain (1570). Par la suite, en 1577, il devait imprimer une nouvelle edition de cet ouvrage,
mais avec un texte slave intercalé et avec quelques ameliorations apportées au texte roumain de
1570. Le Iris du diacre, Serban Coresi, donnera de son côté en 1589 une edition du Psautier slavo-
roumain de son pere , avec quelques ameliorations. Puisque les trois editions coresiennes repro-
duisent le meme texte, A quelques variantes pres et avec des ameliorations successives, Stela
Toma élabore son edition critique en tenant compte de toutes les trois.

La réédition par Coresi en 1577 de son Psautier de 1570 est, A notre avis, l'indice de l'im'-
portance attribuée toujours à cet ouvrage, qui, suivant Basile le Grand, est un veritable trésor
de sages enseignements*. Quant au fait que Coresi jugea opportun en 1577 d'en donner le texte
bilingue, slavo-roumain, les spécialistes sont unanimes à penser qu'il se proposait de venir de la
sorte en aide A ceux qui officiaient en slavon sans connaitre cette langue. Ayant devant leurs

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 171-183. BUCAREST, 1977
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'meld (Sur l'opporlunité des tnéthodes rigoureuses dans l'édition des textes roumains anciens),
Ana lele Unk ersitatii Bucuresti », série Langue et Littérature roumaine, XXI, 1972, no 1, 2,
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yeux, entre les lignes, la version roumaine des paroles slavonnes qui leur servait de guide, ils
pouvaient la communiquer aux fidéles ignorants des lettres. Le texte bilingue était également
utilisé A des fins didactiques (Stela Toma rallie A ce propos le point de vue de I. Ghelle, expose
dans le volume Inceputurtle scrisului in limba romand. Conffibulit Nologice i lingvislice Les
commencements de l'écriture en langue roumaine. Contributions philologiques et linguistiques,
1974, p. 196, qui donne aussi la bibliographie des discussions précédentes).

Voici les exemplaires connus de nos jours des Psautiers de Coresi : 3 exemplaires de l'édi-
tion de 1570 (Fun A la Bibliothèque de l'Académie, originaire de la commune Lazuri-Oradea et
offert par V. Mangra en 1891, restauré à Moscou ; un exemplaire A la Bibliothèque Universitaire
de Cluj-Napoca et un autre exemplaire au Musée d'Histoire Nationale, provenant lui aussi de Cluj-
Napoca et portant la marque de la Bibliothèque de Sibiu) ; le Psautier slavo-roumain de 1577 est
conservé en deux exemplaires A la Bibliothèque de l'Académie (l'un a été trouvé au monastere de
Bistrita par Al. Odobescu, le deuxième étant le don de l'éveque Denis de Buzau) ; enfin, le Psautier
slavo-roumain de 1589, égalemen.t en deux exemplaires, appartient lui aussi A la Bibliothèque de
l'Académie (l'un vient de Gheorghieni-Harghita, l'autre,particubèrement endommagé, se présente
sous la forme de feuilles volantes). Il est généralement connu que les éditions du diacre Coresi
étaient diffusées dans toutes les régions habitées par les Roumairis ; l'exemplaire dépisté par
l'évéque de Buzau en fournit une nouvelle preuve à cet égard.

L'édition de Stela Toma suit la méthode en usage chez les éditions critiques : elle reproduit
le texte passant pour fondamental, les différences relevées dans les variantes ou les autres copies
étant présentées en sous-sol. Dans le cas du Psautier, l'éditeur reproduit chaque page photo-
copide de Fouvrage imprimé en 1577, transcrit en caractères latins aussi, suivant la méthode inter-
prétative ; des notes marginales indiquent les différencespar rapport au Psautier rouznain de
1570 et au Psautier slavo-romnam de 1589. Le choix du texte de 1577 comme texte de base
est motive comme suit : o se situant au point de vue cbronologique enti e les deux autres textes
analogues, 11 souligne d'une manière plus frappante les différences entre la première forme du
Psautzer rouinain de 1570 et le dermer psautier corésien o (p. 9). Pour notre part, nous jugeons
ce chmx d'autant plus opportun qu'en reproduisant le texte slavon aussi, il offre aux specialistes
la possibilité d'une analyse des textes bilingues du XVie siècle.

Ainsi que l'éditeur nous l'apprend, cette édition vise A un triple but : a) Elle contribue
préciser, avec les autres éditions, le profit de l'un des pionmers de la proinotion du roumain

an rang de langue de culture. b) La présentation simultanée des trois psautiers coi ésiens permet
de saisir les progrès réalisés par le roumain dans l'intervalle d'une vingtaine d'annees. e) Get
ouvrage offre aux spécialistes un inatériel susceptible d'ouvrir de larges perspectiN es A esti-
gallon de l'histoire de la langue roumaine. Nous estimons que par le premier de ces trois buts,
la présente édition prend place dans la vaste campagne d'éditions entreprise en Roumanie au
cours des dernières décennies. Strictement linguistique, son deuxième but reflète, par une excel-
lente lime en page, l'individualité de chacun des trois psautiers, ainsi que leurs éléments corn-
muns. Le texte biblique étant unique, il permet la comparaison entre ses variantes successives
pendant vingt ans. D'autre part, le texte slave présenté en fac- similé est de la sorte lui aussi
plus facile A vérifier. Ils'ensuit du troisième but vise par l'éditeur que l'édition présente dispensera
le spécialisle de recourir aux sources originales ; or, avec ceci, on voit se réaliser la vocation de
toute édilion scientifique, à savoir la possibilité qu'elle donne de reconstituer ad litteram le texte
de base 1.

On constatera l'acribie, la rigueur, le discernement critique de l'interprétation de la valeur
des lettres cyrilliques. Cette interpretation a fait l'objet d'une ample discussion dans l'introduc-
tion rédigée par l'éditeur, de meme d'ailleurs que tous les problèmes posés par l'interprétation
des signes diacritiques (p. 20-28, avec la liste des correspondants latins des caractères cyrilli-
ques A la p. 31). Particuliérement précieuse s'avere la reproduction dans l'Index des mots en
caractères cyrilliques aussi, c'est-A-dire sous la forme méme qu'il revét dans l'édition de Coresi, ce
procédé facilitant le travail des spécialistes qui s'adonnent à l'étude de la langue du XV le siècle,
car ils disposent ainsi de toutes les variantes phonétiques et les formes morphologiques à com-
parer. L'Index totalise 1771 mots-titres, avec la mention de la fréquence de chacun et avec les
diverses formes morphologiques présenties par ce mot dans le texte, de sorte qu'il se
révèle un précieux dictionnaire de la langue du XVIe sièclec L'exceptionnelle réalisation de cet
Index redouble la valeur de l'édition, tétnoignant les qualités de philologue de Stela Toma.
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Celle-ci montre d'ailleurs les mémes qualités en tant que linguiste, discipline dont elle a
fait Vapprentissage sous la direction du professeur Jacques Byck en parachevant sa formation
dans le cadre de la renommée école de Bucarest. En procédant i l'examen linguistique de la
langue de Coresi, sont attention a porté surtout sur les phinomènes phonétiques et morpholo-
gigues. Il y aurait eu mieux a faire dans le domaine de la sémantique ; par exemple, les gloses
de sens ont été faites en bloc, au lieu de tenir compte des différences attestées par 1 e texte. Toute
une série de termes auraient (ill Atre expliqués (fericat, girbet, pilcui, sclblaznei , vlddui, at' peidt,
zeistimpi), d'autant plus qu'on a donné le sens d'un nombre de inots mieux connus (brumer,
cerbzce, cldti, curilize). Dans le cas du terme male 4 intestins *, Psalt. 105Y, la précision de son sens
aurait été nécessaire car nous avons affaire au premier témoignage de ce sens, témoignage non
enregistré par le Dictionnaire de la langue roumaine paru ii Bucarest en 1966. De mème, nous
estimons que l'indication de l'étymologie des mots (aspect dont nous savons que l'éditeur
s'est occupée) aurait augmenti sensiblement les chances de rialiser une vue globale du phéno-
mène corésien.

Notons, enfin, que certains mots du vocabulaire corésien ne figurent pas dans l'Index.
C'est le cas du nom féminin conobea e vase, chaudron *, Psalt. 109° (dont la variante conob appa-
raft dans l'édition de 1589), mot qui ne figure non plus dans aucun dictionnaire de la langue
roumaine (le Dictionnaire de l'Académie et, se guidant d'après lui, Scriban dans son Diction-
naire de la langue roumaine, ont enregistré seulement la forme conob). Un autre exemple
de ce terme, sous la forme conob, se trouve dans la Psalt. 216r. Quant au terme
iboste (Psalt. 135°), il est enregistré s.v. iuboste, sans apparaltre parmi les variantes A cause
d'une erreur de graphie dans sa reproduction (sous la forme io, alors que dans le texte il figure
sous la forme H). L'Annexe constitue un répertoire extrémement précieux des termes paru
dans les deux éditions de 1570 et 1589 surnuméraires par rapport a l'édition de base ; elle n'a
pas retenu, pourtant, la forme amil rat de l'édition de 1589, différente de celle de Waal 4 pauvre
adj., qui précise le sens du terme utilisi par le texte de base.

Toutefois, les omissions et les inadvertances mentionnées sont inévitables dans un ou-
vrage de ces proportions. Le fait de les avoir notées ne diminue en lien les mérites de l'édition et
leur but n'est que de permettre les rectifications requises.

Par sa remarquable tenue scientifique, le Psautier imprimé par les Editions de l'Académie
s'avère ètre un monument représentatif de l'école philologique roumaine.

Zarnfira Mikan

EMMANOUIL KR IARAS, A.s.. ix6 Tij;. 1.1.1.a x.covr.x-7N TXXlvix-71g kti,aoug ypcq.i.laci-ceta4 1100-1669.
Totmq A'. Thessaloniki, 1975, 431 pp.

Ce volume est celui des lettres 13, y et des premiers mots commençant par un a.
Le lexique de la littérature laique, surtout celui de la littérature populaire, reflète taut

les différents courants culturels que la marche du commerce ou le développement de la technique,
sans oublier la gamme variée de la création artistique, ni les innovations de la vie sociale. Pour
l'Empire byzantin, les XeXIIe siècles sont ceux de son apogée, politique et littéraire. Les croi-
sades et l'intervention de l'Occident devaient lui apporter quelques réalisations d'ordre tech-
nique ainsi que certaines formes nouvelles, alors que l'expansion vénitienne et &noise tout
en diversifiant le commerce facilita Facces des idées de la Renaissance. Mème l'occupation
ottornane aura eu sa contribution en diffusant certains aspects de la mentalité orientale ainsi
que les formes de Fart oriental. Tous ces changements exercérent une influence sur l'histoire du
peuple grec, comme sur l'histoire des autres peuples habitant l'espace sud-est européen.

Une connaissance approfondie des sources narratives et de l'ensemble de faits et de réalisa-
tions de cette époque permet une meilleure valorisation du lexique, qui de son cdté aide sensible'
ment l'historien dans son travail. # Revètement * des objets et véhicule d'idées, le lexique went
compléter l'information fournie par les sources historiques. Il jette un jour nouveau sur les
divers compartiments de la vie des peuples.

Voici les composantes du trésor lexical du présent volume : l'héritage antique enrich'
des nuances sérnantiques apportées par le Moyen-Age qui constitue l'ossature du lexique grec
des années 1100-1669; les divers éléments allogènes : latins antiques (97), italiens (64), véni-
tiens (26), français (12), turcs (9), roumains (5), provenvaux (4), préromains (3), arabes (3),
aroumain (1) et bulgare (1). De cette liste se &gage une tradition antique gréco-romaine pré-
pondérante et la prunauté, de l'Italie en Méditerranée orientale. Elle atteste aussi la présence
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des croisés français. On y salsi quelques échos de la culture arabe et de 'Influence ottomane.
La contribution des Roumains de Michel le Brave se fait sentir elle aussi el l'on constate la
presence des inentions concernant les Aroumains el les Bulgares.

Parmi les elements latins, quelques-uns offre le reflet du phonétisme du latin vulgaire.
Ils contrIbuent à une ineilleure connaissance des langues romanes. Par exemple burr:chits ou
burricus o petit cheval », conserve dans le piemontals borik, l'espagnol borrico et le portugais
burnco. La transformation de accentué en 6 a eu lieu aNant le IN° siècle, de sorle que
forme byzantine (36pxoq montre que ce mot latin a pénétré en grec, fort probablement introduit
par les militaires, au plus tôt à l'époque de Constantin le Grand. Les textes byzantins du Vle
siècle attestent le latin barca et son derive barcarius, dont procèdent les termes papzázt,
PocpxopoiAcc, 3otpx6nouXov. 11 s'agissait donc d'un mot largement répandu, qui a survécu dans
toutes les langues romanes, le roumain y coMpris, alors que le dialectearoumain l'a emprunté
du byzantin (oared). Toutefois l'opinion selon laquelle le mot roumain bared viendrait de
Vita hen réclame une revision. La syncope de l'i dans vigilare intervenue tres tôt, apparait dans
les formes byzantines piyXeôeiv, 13iyX(.(eiv, piy?dc-roip. En ce qui concerne le terme

(.7.vrillede la vigne », il provient du latin vilea et non du si. vica «verge », comme le pense
M. Andriotis dans son Dictionnaire, p. 52. Ce mème mot latin vi/ea devait persister dans le rou-
main inlet, dans l'italien dialectal Inds°, ainsi que dans la littérature byzantine (pir.-acc,
f3i.T.aoc, pyradivoi), où il est attesté des le début du Vile sikle dans le Strategicon de Nlauricius
(a-v.4mi clisò pil-crag acappag, 54, 29, de l'édition rouniame réalisée par nous). C'est pour-
quo, le terme sl. mea ne peut être autre chose qu'une similitude absolument fortuite.

D'une large diffusion a Joni aussi le terme bracae, d'origine celtique, véhiculé par les
taires et attesté dans l'intervalle 1100-1669 par filpecy.fx, f3pccxív, 3pccxoVivi et Ppcc-
zoXoúpi. La gabata o grande tasse, gobelet s, attestée par l'édit de Diocletien 15, 41, à la fin du
'Me siècle, et present dans la littérature byzantine (yoipiPtc), devaiL passer ensuite en
turc (kovata ) et en roumain ((covald).

Pour ce qui est des elements italiens, ils sont plus frequents dans les domaines suivants
1. la navigation (papxi-rToc barchetta, piVTO; vent°, ycaeci-ro-oc galeazza s un navire
d'une certaine catégorie o, yoat6vi galeone navire o, yOu.6-ca galiola o navire s, 2. les mar-
chandises (f3gog vaso, pozpéXa. barella recipient pour le vin », pepyi-rroc verghella, pao-
valo s vetement féminin s, pia-cap.6v-ro investimento, ypciv-r.71 guanti s gants 0, youviX?.oi

gonella s une sorte de vètement ; 3. la terminologie féodale (floa.évTE valente, plep-co6
pLxxdtvo villano, yevriX6p.o gentilomo); 4. les instruments de musique (6).e-

vio/a, peoXív viohno); 5. les relations sociales (Plev-ii-roc vendetta, ßevrouptépcç ventu-
riero, (3*-r.o: visila, (3i.Taco vizio, rouvtEraio giudizio, yol-3aTo gusto, ypmrci-racc
grandezza).

Quant aux elements vénitiens, ils montrent un contact plus étroit dans les domaines du
commerce, de l'administration et de la justice. Grace à eux, la terminologie commerciale s'en-
richit gagnant aussi en spécificité, par exemple : (3eX&csat valessio « vètement féminin
fleXoiíSo veludo o vètement », yoq.ack gaban « un tissu s, gavardina 0 un
vetement s, yy.xpr&vcc gabana s une sorte de vètement », yp6crao grosso monnaie s, Sec-co-toy
dazio nun impôt ». L'art militaire se révèle plus différencie : FicipaLot vardia o garde s,
pepeTol'ivev vereton s une arme s, yccpviV) guarnizion, yoilcpcx gufo s garde s. De son
ate l'adininistration introduit des termes nouveaux : yoca7dcnoq gustaldo s juge o, yzou3cp-
vcc86po4 guvernadore, vyouPépvo govern°.

Les emprunts faits au français medieval portent stu tout sur les iapports sociaux de la féo-
dalité ; pccxXidirilg vahlet s valet o, f3azóu.ç,Pliay..oúvri]; visconte, yciatívcc gastine s ter-
rain inculte s.

Marquant les commencements de la domination oltomane, les termes d'origine turque se
rapportent surtout à l'administration, civile ou militaire (3et,p7); vizir, ravvracip/g jams-
scares, yeXecrilq celled , yxt.ccotípN giaour.

Enfin, les termes d'origine roumainesont relevés notamment dans les sources grecques du
XVIle siècle , traitant de l'époque de Michel le Brave. On y trouve, par exemple, les termes
(368cq vodei s abréviation de voIvode s, (2.6pvixog vornic s connetable 0, youpoiivi gorun

une variété de chene s, ypocaf.vot grcidind s jardm s, xoucici-rog gusat s goitreux Jo. Les exem-
ples en ce qui concerne le terme B2dixog sont relativement rares : aucun n'implique le sens
derive de « berger nomade o. En usant du mot BXcixot, les sources entendent designer
soit les habitants des Pays roumains, c'est-à-dire les Roumains mèmes, soit les habitants de la
Thessalie ou de la montagne du Pinde, autrement dit les Aroumains. Pour ce qui est de l'origine
de ce mot, l'auteur renvoie chez A. rzoipyctxFiç 'Apxdov 0.paxmoi5 Xcrioypoicpixoi5 xcci. yX0a-
aLxoT3 0-9aocupoi.1*, XIV (194811949), 214. Celui-ci lui attribue une étymologie celtique, en le faisant
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proceder du mot Volcae, nom d'une tribu de Celtes du Sud de la Gaule, qui finirent par se
romaniser. Le Watch était pour les Germains antiques le Celte romanisé ou l'étranger qui par-
lait une langue romane, le français ou l'italien. Par consequent, les Germains antiques dési-
gnaient par le mot Watch d'abord les Celtes romanisés, fixes dans leurs territoires. Ils l'étendirent
ensuite aux Gaulois romanisés et en fin de compte à tous leurs voisins romanisés des environs.
Du haut allemand, le mot passa bientát dans le slavon commun et dans le grec
byzantin (13Xo'czoq). Pendant toute la durée du Moyen-Age, les Roumains se désignaient
eux-mêmes sous le nom de Rournams elles Aroumains sous celui d'Aroumcnns, alors que les
&rangers surnommaient les uns et les autres Vlagues.

H. 31iheiescu

ZAGORKA JANC, Hoasertu noeeau cpncse hupuitcse sibuae (La reliure en cuir des livres
cyrilliques serbes), Belgiade, 1974, 172 p. -F 115 ill.

La reliure des manuscrits sud-slaves a été bien moins étudiée que celle des ouvrages
latins ou islamiques. G'est que ces manuscrits ont al tiré surtout les philologues, les historiens
elles théologiens, beaucoup plus intéresses par leur contenu ou leurs particularités lexicales et
paleographiques que par la forme sous laquelle ils se presentment, d'où la complete negligence
de leur reliure. Ce n'est done qu'au XX° siècle que les catalogues commencent à insérer quelques
breves references en ce sens. Les premiers pas dans l'étude de la reliure des manuscrits slaves
appartiennent A Paul Simoni, auteur d'une etude, Onbun r6opnusa ceeaenuu no ucmopuu
u mexnuse snuaonepememnaeo xydowcecmea Ha Pycuu, X I XV IIee. (Informations sur
l'histoire et la technique de la rehure artistique du livre en Russie, du Xle au XVII°
siècle), parue à Saint-Petersbourg en 1903, suivie des ouvrages de V. Anisimov el S. Klepikov.

Pour ce qui est de la reliure artistique des livres serbes en cyrillique, les premières recher-
ches ont été entreprises par V. Mo§in, dont les deux volumes de Cirilski rukopisi Jugoslavenske
Akademije (Manuscrits cyrilliques de l'Académie Yougoslave) sont parus A Zagreb, en 1955.
Quelques etudes signées par R. Grupe, D. Medakovie, V. Sekulie, L. Mirkovie continuèrent
A explorer le domaine. En 1973, le Nlusée de l'Art appliqué de Belgrade organise une expo-
sition de la rehure et du sertissage des livres compris dans les collections yougoslaves. Or, A
cette exposition qui présentait environ 180 exemplaires grecs, islamiques, hébraiques et glago-
litiques, la reliure en cuir des livres cyrilliques n'occupait qu'une place modeste.

Ce domaine vient, enfin, de faire l'objet d'une recherche exhaustive, due A Zagorka Janc,
dont l'ouvrage sera présenté en ce qui suit.

L'auteur consacre tout un chapitre au Développement de la relmre du livre cher. les Serbes
A partir des premiers exemplaires, apportés par les disciples de Méthode au Xe SièCle. 11 s'agit
de traductions slavonnes rédigées en caractère glagolitiques et qui ne pouvaient manquer d'être
reliées. L'Evangéliaire de Macedoine, du XII° siècle, passe pour le plus ancien des ouvrages
en slavon ; sa reliure en cuir porte les traces d'un motif ornemental. Si on les rapporte aux
creations de l'Occident européen ou du Proche-Orient, les rehures du livre cyrillique sont très
rnodestes. Il s'agit d'un travail monastique : les reliures sont estampées ou ornées à froid, aux
petits fers. A partir du XVI° siècle, on commence A se servir de rouleaux graves de motifs
ornementaux et des dorures. C'est depuis cette époque que la reliure serbe prit certains carac-
tères spécifiques. Alors qu'en Europe fleurissent les ateliers laiques, la rehure serbe reste confinée
dans les monasteres jusque vers le milieu du XVIII° siècle. Enstute et jusque vers les années
'40 du XIX° siècle, les livres destines A la Serbie seront imprimés A Vienne, Pest, Venise et
Leipzig. Bien qu'une partie du peuple de la Serbie médiévale ffit illétrée, le besoin du livre ne se
faisait pas moots sentir. Incendiant et anéantissant les centres urbains, la domination ottomane
fut la cause indirecte de la grande activité des monasteres dans le domaine de la copie et de la
rehure des manuscrits. Pour ce faire, l'atelier monastique usait des moyens à sa disposition
le fil et raiguille, les ais el le cuir. Souvent mis en fuite par les Turcs, les moines abandon-
naient leurs couvents serbes, traversaient la Save et le Danube, pour peupler les versants
de Fru§ka Gora, ou s'en allaient plus loin, en Slovenie, Croatie ou Dalmatie. En Croatie
lement, les refugies de Serbie et de Herzégovine créèrent des centres pour la reliure des livres ;
notons parmi les plus importants ceux d'Orahovica (XVII° siècle), de Lepavina (1636), de
Gomirije, de Pakra, etc. L'auteur donne aussi dans ce chapitre quelques noms de relieurs
et de restaurateurs de livre.

Un bref chapitre intermédiaire offre certaines precisions sur Les conditions économigues
el le prix de la reliure.
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Le chapitre suivant traite de La technique de la couture et de la reliure du livre. Cette
technique de la couture des manuscrits a été empruntée par les rnoines serbes de Byzance. Les
formats les plus courants sont l'in quarto et l'in octavo ;l'in folio est illustré par les manuscrits
des Evangiles d'Ostromirov et de Mstislav du XI° siècle et par l'Evangile du knèse Miroslav
du XIle siècle.

Les reliures en cuir étaient ornées par l'impression aux petits fers et au moyen de l'es-
tampage. Les relieurs se servaient aussi de monies de pierre ou de bois. Tout d'abord, la deco-
ration du cuir se faisait sans dorures ; ce n'est qu'A partir du XVI siècle que l'or vint
rehausser de son éclat cette ornementation aveugle. Chaque slide a eu son ou ses tapes de
fermoirs de livre, en metal ou en cuir.

Des Atehers de rehure fonctionnaient dans tous les couvents importants. Les anciennes
typographies disposaient elles aussi de leurs propres ateliers, comme celles de Graeeanica, Mill-
gevo, Gorajdu, etc. Parfois aussi, les copistes ou les enlumineurs étaient tout A la fois relieurs
habiles ; ils erraient de monastere en monastere ou se rendaient au Mont Athos.

Les documents montrent que le monastère Hilandar de la Montagne Sainte d'Athos
disposait dès le XIII° siècle d'un atelier pour la copie des livres. Cet atelier, ainsi que celui
du monastère de Saint Paul fonctionnèrent au Mont Athos jusqu'au XVIII siècle. Bilandar
fit école dans le domaine de la reliure, son influence, combinée aux traditions byzantines, se fit
sentir en Serbie des siècles durant. La plus ancienne reliure du Hilandar est celle recouvrant
un Métaphraste de 1456. Il s'agit d'un cuir de bonne (Fiala& orné suivant la méthode aveugle,
de palmettes stylisées aux angles de la couverture et d'un losange encadrant un medallion
d'arabesques au centre. Ce manuscrit se compose de plusieurs copies réalisées à une époque
a ntérieure mais reliées par le moine Athanase en 1456.

Les ateliers monastiques de Ped et de Deéani font l'illustration du plein épanouissement
de l'école de rehure développée dans les limites de l'Etat serbe medieval. Ces ateliers ont fonc-
bonne depuis la fin du XFV° siècle jusqu'au XVIII° siècle. ll y avait aussi un grand atelier
de reliure au monastère du Studenica. L'auteur donne ensuite un aperou des ouvrages des monas-
tères de Resavi-Manasija, Vraeevgtica, Dobrilovina, Lepavina, Orahovica, Gomirje, Pakra,
KostaYnica, etc., tout en soulignant les caractères spécifiques de chacun d'entre eux.

Au XVIII° siècle, les ateliers de reliure des monastères commencent à décliner. L'im-
pression du livre serbe à l'exterieur des frontières du pays, son contenu laIque condinsent A une
autre aape de la vie culturelle. Le carton, la toile remplacent le cuir et l'embellissement des
reliures se realise dans les ateliers de Vienne, Pest, Venise.

Un bref chapitre consacré A la Composztzon de la relzure nous apprend que la premiere
classification de la reliure en cuir des livres serbes écrits en caractères cyrilliques appartient A
V. Mogin. Le domaine de la reliure fut lui aussi, au début, sous la coupe de l'influence byzan-
tine. Cependant, A partir du Xne siècle, la composition de la reliure semble connaltre deux
étapes. Toujours sous l'influence de Byzance au commencement de la première étape, celle-cl
sera bienta remplacee par mile de la Renaissance au XVI° siècle, qui cedera le pas au Baroque,
au XVIII° siècle. Quant A la deuxième étape, elle est marquee par un penchant Des accuse

l'imitation des ornements antiques, dont la rencmmée était en fonction de l'endroit où fonc-
tionnait l'atelier respectif et de la reputation du relieur.

En ce qui concerne la Décoration de la rehure serbe, les motifs zoomorphes animaux
fantastiques, baes sauvages, oiseaux tenaient au X II1° X11, e siècles une place importante.
Les reliures de Deeani, par exemple, datées du X11, e et meme du X\ e siècle, usent souvent
du motif de la licorne, dont l'Occident faisait un symbole de la pureté. Ces motifs disparaissent
peu à peu vers la fin du XVI° siècle ; la colcmbe seule constitue une exception.

A la place de ces motifs, on retrouve des croix de types divers, de la série qui apparalt
des les X X1 e siècles sur les cachets des empereurs byzantins. Une catégorie A part de motifs
décoratifs est celle des monogrammes et des textes. L'une des marques A monogramme des plus
anciennes est celle relevée sur la reliure de l'Evangile du knèse Miroslav. Ce monogramme se
compose de quatre lettres Tflll =-- TX rum); II(fIXAX); il est date du XV' siècle et sous le
rapport stylistique il est comparable A celui figurant dans l'épitaphe de Marie, l'epouse d'Etienne
le Grand de Moldavie, datee de 1476 et conseivée à Fuina en Pcr manie (citée par l'auteur
p. 56). Un Triodion du knèse Lazare rimontant au XVI' siècle porte sur sa reliure le texte :
roCrrogn nomHayj.

Toujours A partir du XVI e siècle, on constate que le medallion central de la couverture,
Orné de decorations florales ou d'arabesques, commence A étre remplacé par une composition
iconographique. Son contour s'aire, devenant oval au XVIIle siècle, presque circulaire meme.
En general, la reliure du livre serbe n'use que d'un seul theme iconographique, place au
centre de la couverture. Il y a cependant des exceptions, montrant deux themes iconogra-
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phiques. D'autre part, il n'y a aucune difference entre les reliures des manuscrits et celles
des livres imprimés.

La thematique de ces compositions iconographiques atteste un repertoire d'une grande
variété. L'auteur donne la liste des motifs iconographiques (avec la mention des exemplaires
respectifs) ayant servi du XIV au XVIII° siècle. Elle attire l'attention sur le fait que, sous
l'influence de l'art occidental, certaines reliures de livres serbes révèlent des elements incono-
graphiques empruntés à l'Occident. Mais une grande influence sur la reliure du livre serbe
eut l'art russe, notamment celui développé par les relieurs des imprimeries de Moscou ou ceux
qui travaillaient à la PecerskaTa Lavra de Kiev. Parfois, les moines apportaient de Russie les
petits fers ou les matrices. Avec le temps, l'art serbe de la reliure devait influencer A son tour
celui des autres peuples slaves.

L'histoire de la reliure en cuir du livre serbe s'acheve au XIX' siècle, avec les ouvrages
relies dans les ateliers des monasteres de Studenica ou de VradevAtica. Pour conclure, l'auteur
attire l'attention sur le fait que la reliure du livre cyrillique serbe a suivi les destinées de la
culture serbe en general, qui lui a fourni aussi un cadre de périodisation.

L'ouvrage est complete par une bibliographic, un résumé en allemand et une table des
illustrations, sans oublier l'index compris p. 167-172, avec le nom de 41 relieurs et la mention
des 49 monasteres dans le cadre desquels ont fonctionné des ateliers de reliure.

Cette contribution de Zagorka Janc est aussi brillante qu'utile. Bien qu'abordant un
theme auxiliaire des disciplines historiques et philologiques, elle réussit à s'imposer, facilitant
la connaissance d'un certain aspect culture], ainsi que celle du jeu des influences mutuelles
des peuples du Sud-Est de l'Europe.

Paul Mihail

Peregrinalores Francogallici de terris Ilaemo adiacentibus narran les (Frenski pAtepisi za Balkani-
te. XVXVIII.), vol. I, Nauka i Izkustvo *, Sofia, 1975. Édition dirige par prof.
Bistra Cvetkova.

L'activité de la maison d'éditions bulgare Nauka I Izkustvo * se fait remarquer par les
deux collections aussi intéressantes qu'utiles A la vie scientifique et universitaire qui en sont
le fruit. Déjà connue, la collection consacrée à s l'Héritage historique bulgare* (BAlgarsko
istoricesko nasledstvo) a obtenu ses titres en faisant paraitre une série de manuscrits inédits
dus aux historiens bulgares des XIX' et XXe siècles, tout en rééditant aussi plusieurs etudes
et ouvrages d'histoire de grande valeur, signés par M. Drinov, I. Ivanov, V. Zlatarski, P. Nikov,
K. Jireèek etc. Une deuxième collection est celle parue sous le titre * Journaux de voyage étran-
gers concernant les Balkans * (Ciuidi pAtepisi za Balkanite). Pour le moment elle ne compte
qu'un premier volume, mais elle a été conçue en sept tomes, A savoir : tomes I II. Les jour-
naux de voyage français concernant les Balkans (édités sous la direction de prof. Bistra Cvetkova) ;
tome III, Voyageurs hongrois (édités par l'historien P. Miatev) ; tome IV, Voyageurs allemands
(Mites par l'historien M. lonov); tome V, Voyageurs italiens ; tomes VIVII, Voyageurs
anglais.

On connalt les initiatives dans ce domaine des deux savants de renom K. Jireèek et
N. lorga. Il s'ensuit qu'à part le fait de représenter un acte de haute culture, cette collection
est la mise en ceuvre des projets ébauchés a la fin du siècle dernier et au commencement du
XX' siècle. Elle ouvre, en outre, une perspective pleine de promesses aux chercheurs du Sud-
Est europeen. La tache difficile du tri des centaines de manuscrits et de vieux ouvrages im-
primes afin d'en sélectionner les temoignages concernant les Balkans est d'autant plus digne
d'éloges que la seule collection de cette categorie de documents relatifs au Sud-Est de l'Europe
était, jusqu'A present, celle publieé en Roumanie Cali/tor( strenni in Teirtle Romdne (Voya-
geurs étrangers dans les Pays roumains), vol. IV, Ed. *tiinlificA, Bucuresti, 1968-1974,
par les soins de Maria Holban.

Le premier volume de la collectien bulgare rtunissant les Journaux de voyage A
travers les Balkans faits par des Français et publie en 1975 se compose des textes extraits
des relations de divers nobles et hauts foncticnnaires français qui parcoururent le Sud-Est
europeen et le Proche-Orient dans le long interval le de temps cc mpris entre 1396 et les annees '90
du XVIII° siècle. I] convient de constater combien se completent heureusement les deux collec-
tions, roumaine et bulgare. En effet, bien que scuvent les memes noms soient cites la série

www.dacoromanica.ro



178 COMPTES RENDUS 8

bulgare ne répitte pas comtne de juste les textes publiés par la collection roumaine. D'autre
part, rédition bulgare mentionne aussi un certain nombre d'écrivains francais qui, n'ayant
pas eu à voyager dans les Principautés roumaines, ne figurent pas au sommaire des volumes
imprimés A Bucarest. Le nombre sensiblement plus elevé des écrivains citi:s par rédition bulgare
went aussi du fait qui ne constitue pas l'un de ses moindres mérites que les textes retentis
ne visent pas uniquement la Bulgarie, mais le Sud-Est de l'Europe dans son ensemble.

D'une incontestable valeur documentaire, les textes figurant dans rédttion bulgare
s'avèrent (grAce au systètne adopte pour leur selection) riches d'implications qui leur
confèrent une physionomie hors série. Comme nous l'avons déjà dit, la collection a
été concue de manière A grouper les ecrivains respectifs suivant le critère de leur appartenance
nationale (le critère chronologique joue à rintérieur de chaque volume). Un tel procédé offre
des avantages qui comptent, ants' que des désavantages susceptibles d'être compensés. Du fait
que la plupart des écrivains cites par B Cvetkova sont des personnalités investies de missions
politiques et représentant la France dans l'Empire ottoman, leur presentation a le mérite de
fournir l'image de la politique francaise vis-à-vis de la Sublime Porte et du Sud-Est européen
englobé dans les frontières de son Empire. On petit suivre ainsi la position de la France le
long de quatre siècles d'histoire. Définir la position de la France (de même que la politique
allemande, anglaise et italienne, grâce aux futurs volumes de cette série), à regard du Sud-
Est de l'Europe, telle qu'elle se dégage des notes de voyage et des impressions directes scrupu-
leusement réunies en volume, nous semble une entreprise digne d'être tentée.

Comtne de juste, dans la lecture proposée par B. Cvetkova, les criteres politique et socio-
logique sont mis A profit au meme titre que le critère infortnationnel. L'auteur note que

Pendant la periode de la domination ottomane dans le Sud-Est européen, la France entretient
Presque sans interruption des relations avec la Turqute et joue un rdle important dans sa vie
Politique et économique* (p. 25). En soulignant les Intérêts français dans le Sud-Est de l'Eu-
rope englobé dans l'Empire ottoman, elle formule l'idée maitresse du choix auquel elle a pro-
céde en vue de réaliser ce volume : ces textes et leurs auteurs ont été séleclionnés suivant leur
appartenance nationale, par consequent en fonction de leur appartenance à un système politique
determine. De ce fait, le regard des voyageurs français est chargé des jugements propres au
système dont ils font partie et marque par les trissions gulls avalent à remplir. Le Sud-Est
considéré par eux sera filtré à travers ces jugaments et ces missions. C'est lit que resident les
avantages incontestables de la lecture que nous propose B. Cvetkova.

C'est de là aussi que découlent les désavantages d'une collection ainsi constituée.
effet, il n'est guère possible de réaliser simultanément l'image francaise, allemande, anglaise et
italienne du Sud-Est européen. Pour obtenir cette vue d'ensemble, il faut attendre la parution
des autres volumes, alin de pouvoir comparer les points de vue des s autres nationalités *
cet égard et avant de prétendre A plus de precision. Par exemple, dans le volume qui nous
occupe, on lit qu'un auteur anonyme (p. 197) s'inspire des notes de B. Ramberti et G. Postel
ou bien que Pierre Lescalopier suit B. Ramberti même dans ses erreurs. Or, les écrivains ainsi
introduits dans la discussion ne seront connus que par les autres volumes de la collection, bien
qu'ayant precede dans l'ordre chronologique les écrivams français mentionnés et gin ont tire
d'eux leur inspiration.

Ces textes présen lent les Balkans depuis leur chute sous In domination ottomane jusqu'à
la fin du XVIIIe siècle. Au point de vue géographique, ils s'arrêtent aux frontières de l'Empire
ottoman. La preface de B Cvetkova precise qu'il s'agit : o ... de tous les Itineraires... (qui)
renferment des impressions des pays balkaniques, y compris des territoires peuples de Bulgares,
pendant répoque de la domination ottomane » (p. 21).

Sur l'ensemble des écrits francais, B Cvetkova a retenu en tout premier lieu les textes
se rapportant aux territoires bulgares. En second lieu, elle reproduit les passages relatifs aux
institutions ottomanes (militaires, civiles, commerciales, juridiques, etc ), à la vie et A la men-
talité des habitants de l'Empire et ce riche laisceau de données est ce qui frappe le plus
dans ce volume. On reconnalt dans ce choix rintérêt et les preferences de remittent turcologue
qu'est B. Cvetkova Elle recueille des informations précieuses sur le fonctionnement officiel et
officieux des institutions ottomanes, sur les coutumes et les lois qui dirigèrent de fait la vie
de l'Empire pendant tout un demi-millénaire De sorte que, comme nous l'avons déjà souligne,
l'un des elements unitaires du voltune (et l'un de ses mérites tout à la fois) reside dans l'image
globale de la domination ottomane dans le Sud-Est européen, constituée par touches, d'un
texte à rautre, d'un auteur à rautre. Frappant pour le lecteur actuel s'avère rapervu des peuples
balkaniques asservis A la Sublime Porte que nous offrent ces étrangers : aucun des voyageurs,
respectifs ne semble avoir eu ritnpression qu'il avait affaire à un état des choses temporaire,
que la situation de ces peuples assujettis pouvait jamais changer ; aucun d'entre eux ne con-
cevait ces peuples hors de l'Empire, indépendants. Ces journaux, rédigés par des personnes
voyageant en tant que mandataires de leurs gouvernements pour étudier rétat de l'Empire
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et les possibtlités de le combattre avec -succès * dégagent l'accablante impression qui
dominait leurs auteurs : celle de la gigantesque mécanique de la domination ottomane. Aussi,
cette lecture laisse-t-elle un sentiment de tristesse né non tant de la vue de cette vie miserable,
de son dénuement, de l'exploitation sans mete', mais surtout de l'impresston d'éternité qui
s'en dégageait, qui la faisait prraitre un veritable aat nature] plutet qu'une simple occupation
étrangère

Celm qui se propose d'etudier les mentalités, d'explorer les mécanismes psychiques,
de prospecter l'histoire du Sud-Est européen trouvera dans ces notes de voyage une mine de
renseignements, inestimable et irremplaçable. Leur valeur est d'autant plus augmentée par le
caractère direct de cette image prise sur le vil, filtrée à travers la mentalité catholique. Quoi
de plus intéressant que cette confrontation entre des catholiques bien pensants et un monde
religieux étranger, entre leur mentalité occidentale face A celle trouvaient dans les villes
et villages dont le caractère ethnique leur paraissait obscur dans la plupart des cas. Leur
qualité d'observateurs politiques, avec une certaine retenue dans les sentiments, les rendaient
plus attentifs A ce qui faisait l'éclat, la force et la faiblesse de l'Empire ottoman plutclt qu'à
la psychologie des peuples qui le composaient, ce qui confère A ces notes de voyage un intéret
sociologique.

Avoir réussi à presenter un livre revetant la double valeur de document utile A la recherche
scientifique du Sud-Est de l'Europe et de lecture riche de significations pour un vaste public
(qui petit toujours faire appel avec succès A un appareil critique competent) nous semble constituer
l'un des mérites fondamentaux de cet ouvrage Dignes d'éloges également s'averent les traduc-
teurs pour le soin tout particulter avec lequel ils ont rendu les textes franeais dans une belle
langue bulgare.

Plusieurs textes se rapportent àla Serbie (A travers laquelle passait la route de la plupart
des voyageurs se dirigeant vers le cceur de l'Empire ottoman ou rentrant dans leurs foyers en
Europe occidentale). lis mentionnent aussi les regions macedoniennes et la Grece (il convient
de retenir en ce gut la concerne la longue halte des narrateurs quand leur récit porte sur l'Athos).
Les notes sur l'Albanie sont plus rares et elles font presque entièrement défaut en ce qui
concerne les pays rounaains. Cette dernière défectton est compensée par la citation sans exception
de la collection roumaine des relations de voyage A travers ses territoires. En revanche, les quel-
goes phrases ou paragraphes relatifs aux pays roumains qui figurent dans le volume bulgare
sont dépourvus de signification et parfaitement inexpressifs C'est, par exemple, le cas du
texte cite de la narration de François de Pavie, baron de Fourquevaux : sur les sept pages
de l'écrivain franeais consacrées aux pays roumains, on n'a retenu que deux propositions
absolument insipides, presentees cotnme les seules remarques inspirées à l'auteur par ces pays
(p. 181). Et ce cas se présente encore A propos de diverses autres regions.

Remarquable Fillustration du volume, choisie avec beaucoup de goat et de manière
souligner les notes de voyages respectives. On auratt dtl cependant indiquer les collections

auxquel Its appartiennent ces gravures, ces cartes et ces peintures. Ti es utiles aussi et intéressantes
les cartes dressées par le renomme specialiste en geographie histotique Petar Koledarov, qui
reconstitue les itineraires parcourus A partir des notes redigées f ar ces voyageurs (dix-htut
cartes, en tout).

Mats il est regrettable que Fetar Koledatov ait fait titre incxplicable confusion A propos
de deux villes, l'une hongroise, l'autre rcumaine. Tout d'abord, 11 identifie ccmme une seule
et meme vine Alba Regia, cite hongroise, avec Alba lulia, ville ict,maine située sur le Mures.
Il affirme : *Alba regal cu s Alba real * = ville médiale bulgare sur la riviète de Maros
(de nos jours le Mures de Transylvanie), Belgrad dit en hongrois Polgar Feiel var (le Belgrade
bulgare) ou *Alba regal * (en tant que ville royale), aujourd'hui A iba Julia, Roumame (voir
pp. 98 et 113, note 38). Comme on le voit la confusion est totale. Disons, pour rendre le sens
exact A son texte, que Fierre Belon (p 98) se réfère à la ville hongroise d'Alba Regia (le contexte
ne latsse aucun doute A ce sujet), sttuée non lotn de Budapest et qui a porté aussi les noms
de Szekesfehervar et de Stuhlmeissenburg. Residence reellement rcyale de la couronne hongroise,
abfitant aussi la tcmbe du rci hongrois Jean Zapolya, cette ville n'a jamais été s une ville
médiévale bulgare s. Quant A la cite rcumaine d'Alba Julia, située en Transylvanie, sur le
cows du Mures, celle-c, a commence par etre une vine rcrnaine, connue sous le nom d'Apulum.
Les documents font mention en 1201 d'un s Jula voimoda, comes Albe Transilvane s. A partir
de 1291, elle prend le nom de Alba Jule. En 1579, on la nomme Belugrad (et non Belgrad !)
voire Bielgorod. Deputs 1715 jusqu'au XIX siècle, elle portera encore les ncms de Karlsburg
ou Alba Carolina, Karoly Féhérvar. Certams voyageurs l'appellent aussi Weissenburg ou NVeys-
senburg. On l'a également identifiée, de manière erronee, avec Zarmys, nom de la capitale
la Dacie (Sarmizegethusa). Alais jarnaiS Alba Julia n'a été s une ville mediévale bulpre s,
jamais elle n'a porté le nom étrange de s Bolgar Féhervar s.

Elena Slupiur
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VALENTIN AL. GEORGESCU, EIVIANUELA POPESCU, Legislatia urbanä a TcIra Roma-
ne0i (1765 1782) (La legislation urbaine de Valachie), Bucarest, Editura Academiei,
1975, 316 p.

L'Institut d'Etudes du Sud-Est européen a publie en 1975 un ouvrage du Professeur
V. Georgesco et de E. Popesco, attachée de recherche, dont l'objet est la legislation urbaine
de Valachie de 1765 A 1782 ; cette edition critique représente la suite de celle que les mêmes
auteurs ont consacrée en 1970 A la legislation agraire sous le règne d'Alexandre Ypsilanti.
L'ouvrage comprend trois parties : une introduction, les textes de la legislation urbaine de la
période 1765-1782, rassemblés autour d'un important projet de code urbain de Michel Fotino,
(Phdteinopoulos), en appendice, 7 documents de nature diverse, se rapportant aussi bien it
la période considérée, comme le crysobulle d'Etienne Flacovitza de 1765, obligeant les boyards
sans fonctions d'Etat A resider dans leurs domaines ruraux, qu'à la période postérieure, mais
considérés comme un développement des projets de Fotino, comme les actes normatifs de droit
urbain de l'append. D (13. 261), ou des documents sources de Fotino, comme un tableau cornparatif
des mesures de longueurs dans le Traité d'architecture de Julien d'Ascalon (p. 270), ou un inven-
taire des plans de la ville de Bucarest (p. 272). Une bibliographie, des index et des fac-similés
terminent et complètent le volume.

La première partie est une introduction double, en roumain (p. 1-62) et en français,
ceuvre du prof. Georgesco. Suivant le schema (MA adopte pour « la Legislation agraire », cette
partie de l'ouvrage est, plus qu'une simple introduction, une etude très détaillée et appro-
fondle. Elle comprend 5 subdivisions : I. Contenu de l'édition ; II. Histoire externe des textes
Mites ; III. Analyse de la structure des textes Mites ; IV. Description des Manuscrits ; V. Tech-
nique de l'édition.

L'édition comprend 5 textes ou groupes de textes : 1. Les titres sur les servi-
tudes urbaines et sur les nouvelles constructions contenus dans le projet de code general rédigé
par Michel Fotino en 1765 et 66 pour Etienne Racovitza et son successeur Scarlat Ghica, écrit
en grec populaire ; 2. Le chrysobulle du 12 mai 1768 de Scarlat Ghica (réglementation
des constructions nouvelles et des rapports de servitudes); 3. Le Livre V Ilspi, xccivo-rouv
xcd vécov oixoSop.cliv du code d'A. Ypsilanti de novembre 1777; 4. Les titres sur le grand
aga et le grand spathaire, du L1 ? du mame code ; 5. Des actes normatifs du prince se rap-
portant A la matière d'un code urbain tal que l'entendait Fotino en 1775/77. L'auteur présente
également les textes inédits et les instruments de travail contenus dans les annexes.

L'histoire externe des textes Mites comprend d'abord une presentation du contexte
historique general. On ne salt pas grand-chose sur l'histoire des villes avant 1800, jusqu'au
regne d'Alexandre Ypsilanti, premier prince urbaniste. Les villes roumaines suivent souvent
le modele oriental, souvent semi-rurales, mame la capitale : les premiers plans de Bucarest
datent de 1770. On note 3 mesures importantes : a) le 28 mars 1776, une commission de
boyards délimite sur le terrain l'enceinte de Bucarest, b) le 23 avnl 1776, le chrysobulle sur
la corporation des bouchers organise des abattoirs extérieurs a la ville, et c) le code de 1760
réglemente les constructions en terrain appartenant a autrui. On explique l'importance du rdle
respectivement du grand aga, préfet de police et maire du centre commercial, et du grand
spathaire, ancien chef de Parmée, gouvernant les autres quartiers de la ville, tous deux A
la tate d'un tribunal municipal (cf. textes, IV). Parallelement au développement croissant
des villes, on volt les preoccupations d'urbanisme apparaitre après 1774; lutte contre les épi-
démies (construction d'hôpitaux, assistance médicale, asiles, orphelinats), contre inondations
et incendies (organisation des pompiers, réglementation des constructions), contre la pollu-
tion (contrôle de l'approvisionnement, alimentation en eau potable, maintien de l'ordre et
sécurité). Le programme législatif d'Etienne Racovitza (projet de chrysobulle et d'un code
general en néo-grec de 1765 par Michel Fotino) avorte, après le depart précipité du prince,
consécutif a une révolte ; c'était une codification de la pravila (le droit byzantin reçu, um recep-
tum, en Valachie), dont la source principale sont les Basiliques et le droit byzantin, surtout jus-
tinien), noyau rudimentaire de droit urbain, se réclutsant au titre sur les constructions nouvelles,
plus 2 §§ du droit penal sur les incendies, et peut-atre du titre, perdu depuis, sur les servitudes
urbaines. Ce programme de 1765 est repris sous Sc. Ghica, successeur du precedent : c'est une
version modifiée et abregée du projet de chrysobulle et une version élargie du projet de code
general. Sous le regne du fits de Sc. Ghica, Alexandre (1766/68), on examine une plus ample
reception du droit byzantin urbain dans le droit valaque. A la suite d'un conflit entre deux
grands boyards, dont l'un est l'oncle du prince, celui-ci signe un chrysobulle constituant une
reception du droit urbain tel qu'il figurait dans l'Hexabiblos d'Harménopoule et dans les Basi-
liques ; tradition byzantine fidèlement suivie sans innovation, A part une tendance A completer
l'Hexabiblos par les Basiliques, pour former un ensemble plus substantiel.
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Au début du regne d'Al. 'Ypsilanti (1774-1782), le projet de code urbain de Fotino
se rattache au grand projet de code general, dont le droit uibain constitue le titre V, rédigé
stvant novembre 1777 ; son ambition manifeste est de fondre en un tout individualise les matières
urbaines de l'Hexabible et des Basiliques. Les actes noimatifs princiers réglementent des ma-
tières urbaines choisies parmi celles qui se rattachent directement au ccde de Fotino. L'auteur
présente alors le personnage de Michel Fotino, Grec de Chio établi a Bucarest bien avant 1764,
secrétaire du prince sous E. Racovitza (1764/65), ex-grand échanson, et qui a peut-étre reçu grAce

l'appui du prince le titre constantinopolitain de a prince des philosophes i. 11 eut une longue
carrière de codificateur, également mcmbre du tribunal civil de Bucarest de février 1775

1781. Apres 1776, ce personnage original dont le ncm varie suivant les textes (Thoteinos-
Photeinopoulos) est, sous le nom de Miché, appelé par Sulzer, son rival malheureux, oder Walla-
chische Bartolus $. Il meurt après 1781, sans plus de precision. Son mérite est d'avoir conçu
une adaptation aux réalités locales de traditions et de structures juridiques byzantines, en les
systématisant. Nous verrons par la suite une critique, ou plutet un regret gull sit eu une con-
ception limitée et parfois peu nette de la théorie des concepts du droit urbain. Parmi ces textes
directement herités de la tradition juridique byzantine se trcuve en particulier le Traité d'archi-
tecture de Julien d'Ascalcr, datant du VI e siècle ; il ligui e dans l'Hexabible à la rubrique :
'Errapxmex &TR) -cclv 'ACTICOLX6)VITOU 'IOULCCVOisi Cepxyrix-rovcq -rv vepow rOL,g,9o.w sv
nocXato-rtvn. Le grand principe d'urbanisme de Justinien, rell(té dans ce traité, est un contrôle étati-
que minutieux, réglant la hauteur des maisons, les distances entre les bAtiments, et la conciliation
des intérets des voisms. On trouve chez Julien des reglements d'urbanisme concernant les cons-
tructions et les reparations des maisons existantes : ces réglements sont célèbres, parce qu'ils
ont été adoptés aussi bien dans les autres villes de Palestine qu'à Constantinople, dont l'éparque
(ou préfet) a competence pour les problèmes d'urbanisme Les ordonnances appliquées forment
le « Livre de l'Eparque s, augmenté en annexe du traité de Julien qui n'a pas a proprement
parler de caractère legal. L'A. discute la controverse close par J. Nicole, éditeur du Livre
de l'Eparque, et par le byzantiniste sovietique J. Sjuzjumov ; le livre de l'Eparque ne comprend
que les edits du préfet du prétoire et de la ville, à l'exclusion des edits des gouverneurs. Pour
Z. von Lingenthal les 'ErrapxLxci sont des recueils d'extraits du traité de Julien.

Quant aux Basiliques, Fotino en tire la moitié de son projet. La legislation byzantine
est connue dans les Principautés roumaines avant 1726 seulement par des textes isoles figurant
dans les recueils en traductions slave, grecque et finalement roumaine (au XVIIe s.). Citées
sous le nom de Vasilicale ou Ceirfile impCireitestr, elles symbolisent le droit imperial sans régner
exclusivement, en concurrence avec les Novelles, les Institutes justiniennes et l'Hexabiblos.
Fotino pratique l'Hexabiblos (il en tire en particulier le titre II, 41 du Manuel de 1766 sur
la protimésis), mais surtout les Basiliques, dont il fait une selection de textes qu'il incorpore
souvent tels quels dans son Manuel. L'analyse de la structure des textes édités est indispensable
pour la comprehension de leur importance respective ainsi que pour l'attribution exacte des
textes à tel ou tel titre des différents recueils de droit byzantin ainsi, le titre 45 du projet
de code de 1765 est tire exclusivement des Basiliques, tandis que le noyau de code urbain
dans le projet general de 1766 ajoute au titre II, 23 des Basiliques un § sur la construction
élevée sur terrain d'autrui. Mais l'examen du chrysobulle de 1768, micro-codification du droit
urbain *, selon les termes du prof. Georgesco, est capital. Dans le jugement rendu le lar mai
1768 dans l'affaire D. Ghica contre Th. Cretulescu, qui voulait ferm er une rue génante pour
son domaine et en ouvrir une autre à un autre endroit pour raison de commodité personnelle,
le jugement rendu note qu'il n'y a pas de jurisprudence en la matière ; c'est un des rares docu-
ments renseignant sur le recours aux precedents judiciaires. Les boyards consultent done non
seulement la coutume, mais la pravila, qui est de toute evidence les Basiliques. Le grand chryso-
bulle marque sa filiation déférente avec le droit byzantin par un long proormion, tout à fait
traditionnel, invoquant non seulement le droit mais aussi la morale et la vie de St Nil ! Le
prestige du droit byzantin est intact. Il a un caractère de petit code urbain, spécifiant les normes
de constructions nouvelles, les distances entre bAliments, le droit à la lumière, à la vue sur
la montagne et méme sur le mer, ce qui est directement copie de la constituticn de Zenon
et semble inutile en un temps ofi le pays n'a pas de frontière maritime !

Le code urbain de Fotino, dans le projet de code general au debut du regne d'Ypsilanti,
marque des notions nouvelles : En 1765, pour les constructions nouvelles, il emploie seulement
l'expression xcavo-roplot. En 1766, il ajoute oixoSok, en deux titres separes. Le livre V est

mi-chemin de la tradition et des exigences nouvelles. Fotino n'ose pas innover une termino-
logie, et se contente de mettre bout à bout les rubriques de deux textes basilicaires :
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rcept '/- t..90T0p.LWV v.cd. vki.ov 01.1(08(4),(1v. Mais 11 reprend en 3e titre, en l'abregeant, le titre 4 du
I. II d'Harménopoulos, Tec 617CtpXGX8C "roi5 lot)Xtocvoii -roií cipxyrkwrovoq 705 'Acrzoc?,o)víTcu. On voit
par là l'embarras du juriste, et le flottement dans son esprit et sa méthode, que l'A,
traite d'o éclectique i Ses notions de droit urbain sont discutables ; les matières miles, pro-
édurales, administratives sont limitées aux problèmes des constructions privées et des edifices

destines au commerce et aux métiers entralnant des risques d'incendie et de pollution ; Fotino
n'arrive pas à systétnatiser la matiere des servitudes de faeon aussi satisfaisante que le Digeste
ou les Basiliques. Il ignore une masse considerable de matières de droit urbain excédant les
limites du droit civil auquel il reste attaché. Malgré taut, son r.rojet est un pas en avant par
rapport a la tradition byzantine. 11 ne connalt pas le droit municipal féodal, retrograde par
rapport a l'esprit européen du temps. Il n'y aura pas de cede urbain, dans la constitution
de 1861. Mais curieusement, les efforts de Fotino sont reinis en lumièle par l'explosion urbaine
actuelle, qui font de Fotino un précurseur qui s'ignorait. Suit une longue analyse detainee
des problèmes d'emprunt au droit romano-byzantin, à la suite de laquelle l'auteur fait une
critique de Fotino, qui semble souvent négliger, voire ignorer les nécessités locales par excès
de byzantinisme, et fait preuve d'un irréalisme parfois choquant, comine ses dispositions sur
la liberté de vue sur la mer ou sur la pèche marine.

Le texte du traité de Julien d'Ascalon, formant le titre II du projet, a éte repris par
Fotino dans ses réglementations detainees des servitudes et des installations de métiers, avec
des distinctions et des subdivisions inutiles parfois (par exemple pour les branches multiples
du métiei de boulangerie) L'A signale l'application du principe de droit romain consacrant
le droit absolu du propriétaire du sol, caracteristique pour la structure de la propriété urbaine.
Il constate dans les villes roumaines la persistance d'une mentalité agraire patriarcale consacrée
par le sus Valachicum archaique, selon lequel un produeteur capable avait le (bolt de mettre
en valeur un terrain inculte inutilisé par son propriétaire. Mats dans les vines ces pratiques
se heurtaient à la privatisation croissante de la proprieté des boyards et des monasteres Le
principe romano-byzantin o Superficies cedit solo s permettait d'imposer aux constructeurs
des conditions de plus en plus avantagevses pour les maitres du sol. Par le § 51, Fotino,
reproduisant le texte du Nomos georgikos, omettait la fin du § de l'Hexabiblos favorisant
le maltre du sol ; il inclut par la dans le droit urbain non pas toute l'institution de la superficie,
rnais seulement ses incidences sur le regime des constructions urbaines et pour le cas d'éven-
tuelle demolition de celles-ci. Ecueil méthodologique, qui prouve que Fotino n'a pas fait de
nette delimitation théorique du concept de droit urbain. La minutie des réglementations est
extrême mais Fotino a élagué le schema d'Harménopoulos, en tenant compte, malgré les limites
et les contradictions signalées plus haut, des particularités valaques dont il avail connaissance.
Il n'a pas copié mécaniquement : par exemple, il omet à bon escient une grande partie du
titre 4 d'Harménopoulos sur les servitudes prédiales rurales, ainsi qu'un grand nombre de §§
de la version d'Harménopoulos du traité de Julien, gull avait déja inséré dans le titre II de
son byre. Sans termmologie conceptualisée, Fotino avait done bien l'inlention d'élaborer un
code urbain.

La fonction de grand aga et de grand spathaire, extraits du L. ler du projet de code
general de 1775/7, consacré au droit constitutionnel et adnunistratifs ; les sources byzantines
sont évidentes, à la fois pour le titre et les attributions. C'est curieux, quand on considere
le nom, gut évoque un précéAent turc ; la fonction a été créée au XVI' siècle, mais le modèle
est byzantin : la Turquie n'a eté qu'une filière de transmission. Fotino rappelle les noms grecs
équivalant à praefectus vigilarum et praetor urbanus ; il n'indique pas le ressort territorial (centre
commercial urbain et marches intérieurs) Quant au grand spathaire, le titre, évideniment byzan-
tin, est créé dès le début de l'État et se rattache au modèle. Il survetneles entrées par les portes
de la ville, les illuminations, contrOle la circulation des marchandises et les douanes. La deli-
mitation, par pittakion, de l'enceinte de Bucarest, par Al. Ypsilanti (28 mars 1776) est impor-
tante; elle entrame l'interdietion de construire au-delà des murs. Aga et spathaire refoulent
les indésirables, paysans et tziganes, dans leur donucile rural. L'opération échoue, est reprise
par le successeur d'Ypsilanti, N. Caracha (pittakion de juin 1784); le règlement des constructions
avec lutte contre la pollution rentre en partie dans la notion fotinienne de droit urbain, ainsi
que la réglementation de la defense contre l'incendie.

Le code Caradja (1818), en modernisant foam-Lent la tradition byzantine, marque curieu-
sement un retour en arrière par rapport au projet de 1775. Il n'y a plus de codification inclé_
pendante. Le droit urbain indépendant fait figure de vestige féodal ; c'est exact quand il s'agit
de droit urbain occidental, mais non dans la tradition byzantine, rattachée à un droit urbain
relativernent individualise à l'intérieur du droit privé general, avec d'importantes attributions
spécifiques, restreintes aux organismes d'État. Le prof. Georgesco examine ensuite la portée
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historique du projet de code urbain de Fotino, et en general de la legislation urbaine de répoque.
LA, son attitude est partagée; l'ceuvre a une portée historique considerable, mais l'historien
eprouve une deception et meme une gene. Cette oeuvre, élaborée par un Grec de formation
constantinopolitaine, établi A Bucarest vers le milieu de sa vie, rédigée en grec byzantin ou
en grec populaire, partiellement ou tardivement traduite en roumain, a été beaucoup consultée
par les contempoiains ainsi que par la generation suivante (1830-1840) ; c'est àla fois un monu-
ment du droit romnain et une codification de la pravila 'alaque, ítape de la reception du droit
romano-byzantin A un tournant significatif de l'histoire. Méme en gardant avec un certain
anachronisme les textes byzantins choisis, le choix de la codification et de la méthode est im-
portant. On retiendra malgré tout que revolution historique A long teime se fait dans le sens
du système de droit propose par Fotino, et non dans le sens d'un certain vide coutumier et
patriarcal.

La description des manuscrits, 4' et aNant dernière pai tie de rintroduction, signale
comme inédits le livre V du Manuel-Projet de Fotino intitule Ilept xcavo-rol.tv xal vicov
oixo8op.o7w sins' que les titres des attributions du grand spathaire et du grand aga, extraits
du 1. Pr du Manuel intitulé ilepi. iicpcptxtou -ro b' öcrTiq '481 L)epyii: xai. T.& TO óloptx[ou
vuxTemipxou ...Le ch. V, Technique de rédition, présente rédition critique assortie de traduc-
tions en roumain des textes de Fotino et donne les contributions detainees des auteurs. La
bibliographie est internationale et complete

L'analyse de rétablissement des textes transcription, notes, appal at critique, glossaire
mériterait un compte rendu independant. Je me bornerai à constater ici qu'il s'agit d'un

travail assume pour les textes grecs par Mlle E. Popesco avec une louable diligence Sans
avoir A ma disposition le manuscrit utilise, tout prouve que ce travail a eté très soigneux et
les mérites de l'apparat critique (A partir des textes imprimés que Fotino a parfois fortement
adaptés pour aboutir à sa version) sont évidents. Les quelques coquilles non signalées dans
l'Errata sont insignifiantes.

L'édition ne peut que bien augurer du retour de Julien d'Ascalon dans ractualité. Au
mois de septembre 1976, le prof. J. H Scheltema lui consacrait une savante communication
au XV Congrès des Ètudes byzantines Elle faisait suite A l'étude que le meme auteur avait
publiée dans les Symbolae J. C. van Oven dedicatae (Leiden, 1946), qui aurait pu figurer A
la Bibliographie genérate de Vedition que nous recensons.

L'ouviage de M. V. G. et de Mlle E.P., d'une très grande éiudition, a des mérites
multiples et un intérét que comprendront également plusieurs categones de chercheurs et d'éru-
dits ; il s'adresse aussi bien en effet aux byzantinistes, par rintérét qui s'attache à la trans-
mission de textes juridiques fameux, qu'aux historiens du droit compare. Les problèmes évoques
par le prof. Georgescu sont A des niveaux différents ; il y a d'abord ridentification des trois
Manuels distincts de Fotino, qui sont autant de projets de codification, destines à recevoir
la sanction du prince, mais n'ent eté avalises ni les uns ni les autres La personnalité de Fotino,
sa conception du droit, son o excessif byzantinisme », selon le prof. Georgescu expli-
quent aussi la portée pratique reduite de ces Projets-Manuels. L'esprit de synthèse de Fotino
ne dépasse parfois guère le niveau du Corpus et des Basiliques dont il tire son inspiration. Par
contre, le schema encore byzantin adopté dans les premiers projets de code general de 1765
et 1766 est depassé dans celui de 1777 (scus le iègne d'Ypsilanti) : un livre par code par-
ticulier (specialise), scion les nouvelles Exigences de l'(rc quo. Near moins, la position du droit
urbain par rapport au droit civil reste ambigue. Et il en est de méme de la terminologie,
où des innovations indispensables font, pour ce ccup d'essai, défaut, ce qui est, sinon excusable,
du moins comprehensible. La langue également fait problème ; ces codes, rédiges en grec
byzantin ou en grec populaire, n'ont pu avoir de veritable retentissement dans l'élaboration
du droit valaque qu'une fois traduits en roumain. 11 n'empéche que ce noyau de corpus juri-
dique urbain, mis A la disposition des historiens des villes au XVIII' siècle présente un
interét certain, au moment où rinteret pour les rapports de la ville et de la campagne est très
aiguisé. N'en a-t-on pas fait le theme central d'un congres d'etudes byzantines? De plus,
l'explosion urbaine actuelle Et los problinrcs qi e si scite in i. ilennme qui se cherche ont
déjà suscité un droit urbain interdisciplinaire, dent ncus voycns plus aisíment les echecs et les
difficultés que les réussites. Autant de raisons pcur voir en Fotino, selon les propres termes
dtt prof. Geoi gesco, o un pionnier qui s'ignore 0.

Jacqueline Rosenblum
Faculté dee lettres de Nice
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Le quatrième centenaire de la bataille de Lépante a fourni à la Fondation Giorgio Cini
de Venise l'occasion d'organiser une de ces remarquables rencontres internationales auxquelles
elle nous a habitués depuis déjà un quart de siècle. Le volume des Actes de ce colloque (II
Mediterraneo nella seconda meta del'500 alla luce di Lepanto, a cura di Gino Benzoni, Firenze,
Leo S. Olschki editore, 1974, 461 p.) nous offre précédée du Discorso introduttivo * de
G. Athanasiadès-Novas et suivie de l'examen attentif des points acquis et des perspectives
ouvertes par le débat que l'on trouve dans la e Conclusione * d'Agostino Pertusi une ving-
taine de communications qui, sans épuiser un thème formulé d'une manière si large, font le
tour des problemes essentiels.

Personne n'est revenu sur la bataille méme, ce qui est, déja, bon signe. Mais la genèse
de l'événement et sa portée furent soumises à un nouveau jugement, avec l'autorité et le
brillant qui lui sont propres, par le Pr. Fernand Braudel (BIlan d'une Wattle, pp. 108-120).
A ce qu'il semble, des puissances essentielles qui participèrent à l'affrontement Espagne,
Venise et Empire ottoman aucune, malgré l'étendue des préparatifs qu'elles avaient faits,
ne l'avait voulu * comme une explication nécessaire, voire inéluctable *. Restent la volonté
tenace du pape Pie V, qui forgea la Sainte Ligue et, dans l'immédiat, t le gait, hérofque
du risque * de ce Prince Imprudent * que fut Don Juan (n'est-on pas, toutefois, un peu
injuste envers le vieux Sebastiano Venier, méme si, évidemment, c'était à Don Juan qu'ap-
partenait la decision ?). Quant aux conséquences de la fameuse journée, après l'échec turc de
Malte en 1565, elle mettait fin de maniere décisive à la suprématie ottoman instaurée en Médi-
terranée depuis Preveza et libérait la Chrétienté e d'un complexe evident d'infériorité *. En
méme temps, les années 1570-1574, avec la suite d'événements qui se succéderent dans cet
intervalle la e série *, comme elle est définie d'un mot qui rappelle Xenopol 4 ont marque
la fin des grandes luttes maritimes du XVI ° siècle : c'est leur toute première signification s.
En l'absence des grands combats remarque importante, le repli espagnol est, lui aussi, anté-
rieur aux engagements profonds de l'Atlantique c'est la guerre de course qui règne. Se
laissera-t-on également tenté par ce que l'illustre historien suggère comme relation possible
entre guerre et conjoncture : la # guerre sainte * aux moments de dépression économique et la
guerre civile ou, en général, la guerre au sein de la mème civilisation lorsque revient la prospérité ?

Tous les participants se retrouvent, avec leurs problèmes politiques, idéologiques et
techniques, dans les pages du volume. Et les absents aussi. Commeneons par ces derniers. Pour
Maximilien II, les brèves mais concluantes considerations d'A. Wandruszka (L'Impero, la
Casa d'Austrza e la Sacra Lega, avec un mémoire inédit du comte Prospero d'Arco, envoyé
impérial à Rome, pp. 435-443). La politique française des années 1571-1573 par rapport
aux relations entre Venise et l'Empire ottoman est analysée d'une manière pénétrante par
Alberto Tenenti (Francia, Venezia e Sacra Lega, pp. 393-408). Quant a la Pologne et
la Moscovie, c'est le turcologue polonais Z. Abrahamowicz qui s'est chargé d'examiner leur
s ituation particuliére face à l'Islam et surtout leurs relations avec le Khanat de Crimée
(L'Europe orientate et les Etats islamiques au temps de la bataille de Lipante, pp. 19 31). Enfin,
un petit Etat s neutre s: Raguse, présenté par Sergio Anselmi dans les raisons qui lui imposent
de lutter pour le maintien de sa neutralité (Motivazioni economiche della neutratità di Ragusa
nel Cinguecento, avec, en appendice, 8 documents tirés des archives de Dubrovnik, pp. 33-70).

En ce qui concerne les protagonistes, notons d'abord l'intérét accordé au facteur ottoman ,
qui marque MA la volonté de donner à cette célébration d'une victoire chrétienne pour

REV. tTUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 185-199, BUCAREST, 1977
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ne pas dire européenne ou, mieux encore, occidentale le sens nécessaire d'un debat scientifique,
01) vainqueurs et vaincus apparaissent avec leurs propres justifications. Trois specialistes de
l'histoire ottomane parmi les plus reputes ont évoqué Lépante et raprès-Lépante vus du Bos-
phore. Halil Inalcik et Robert Mantran font appel, le premier principalement aux documents
d'archives, le second surtout aux recits des chroniqueurs turcs, pour retracer la situation dans
l'Empire ottoman à la veille de la bataille et revolution des mesures concernant l'action de la
flotte, les reactions devant la défarte et rimpressionnant effort naval que l'Empire fut capable
de fournir durant l'hiver suivant (H. Inaleik, Lepanto in the ot(oman documents, pp. 184--12;
R. Mantran, L'icho de la bataille de Lépante à Constantinople, pp 243-256). Rappelons qu'entre
le colloque de Ventse et la publication des Actes, un ncmbre important de documents ottomans
de la serie des Millumme defterleri (tires surtout du defter no. 16, auquel a puisé aussi Halil
Inalcik) ont (té donnes, en entier ou fragmentairement et en traduction franeaise, par Michel
Lesure, dans son excellent byre Lépante. La crise de l'Empire ottoman, présentés par...,
Collection Archives Julliard, 1972.

Dans un rapport de vastes perspectives, Omer Lutfi Barkan envisage la crise écononnque
que traverse l'Empire à la fin du XVI' siècle et ses consequences social es et politiques (L'Empire
ottoman face au monde chrétien au lenden am n de Lérante, pp. 95-107). Nul ne songera à nier
l'influence exercée sur l'éconornie ottomane par la découverte de la nouvelle route des Indes
d'une part, et par rinvasion du metal precieux américain en Europe et la revolution des
prix s, de l'autre. 11 y a, pourtant, quelque chose qui choque dans le tableau brossé par ce
maitre de l'histoire ottomane, et c'est, A ce qu'il me semble, son caractère trop catégorique.
Il est difficile de croire que sur une écononne à caractère autarcique, l'impact exercé
par *la constitution d'une zone d'écononne atlantique" de haute pression s (méme entre guille-
mets, cette e économique atlantique * a des relents de guerre froide) ait pu étre tellement
fort pour déclencher une crise aussi grave. Il est difficile de croire que la contrebande ait été

tel point développée pour 4( enlever au marché ottoman les denrées de première néeessite s,
ou que la penetration des produits de la nouvelle industrie capitaliste de l'Occident sur le marché
ottoman lilt aussi importante à répoque pour provoquer la crise de rindustrie aitisanale de
l'Empire. Heureusement, le rapport lui-méme, malgré cette tendance à schématiser, ne manque
pas d'indiquer aussi des facteurs propres à l'Empire ottoman et en dehors de cet affrontement
de deux types d'économie, qui contribuèrent au déclenchement de la crise.

Pour l'Espagne, l'ample etude de Felipe Ruiz Martin éclaire l'un des aspects fondamen-
taux de la guerre : celui de son cobt et des modalités de son financement (Las finanzas de la
Monarquía Hispánica y la Liga Santa, pp. 325-370). Les quinze tableaux qui l'accompagnent
concentrent une information extrémement riche et éloquente. 11 suffira de dire que les dépenses
des années 1571-1573 ne totalisent pas moins de 7 141 759 écus, pour se rendre compte que
l'effort financier ne pouvait être soutenu indéfinunent. Relevons aussi que des trois années
envisagées, la moins conteuse a été celle de la grande victoire.

Pourla Sérénissime, l'accent passe, avec le rapport de John R. Hale, étaye principalement
d'inédits des Archives d'Etat de Venise, sur la structure, les caractères et le fonctionnement
de l'organisation militaire vénitienne (From peacetime establishment lo fighting machine: the
Venetian army and the war of Cyprus and Lepanto, pp. 163-184). Nous retrouvons ces pro-
blèmes, surpris dans ratmosphère tendue du procès de Girolamo Zane, que Ugo Tucci
reconstitue dans ses différentes phases depuis l'arrestation de l'ancien capitaine general de la
flotte A la fin de 1570 jusqu'A la mort de rinculpé avant qu'une sentence fett rendue (11 processo
a Girolamo Zane, mancato difensore di Cipro, pp. 409-433).

La question du principal type de navire de la Méditerranée, la galere, et celle de son
moteur humain *, la chiourme, sont traitées dans leurs aspects essentiels systèrne de vogue

et augmentation puis reduction du nombre des rameurs, recrutement de la chiourme : recru-
tement volontaire ou (et) obligatoire, foreats, esclaN es dans le rapport de Maurice Aymard
qui concerne, compte tenu des differences de puissance A puissance, l'ensemble de cette mer,
mais insiste surtout, base sur une très riche information tirée en premier lieu des archives
de Simancas, sur les flottes du roi d'Espagne (Chiournies el galeres dans la seconde moitii du
XV le siecle, pp. 71-91).

Il y a encore un partenaire de très grand poids, le pape Pie V, créateur de la Ligue.
Avec lui, nous nous trouvons sur le terrain des ideologies et du sentiment Ce renouveau de
l'idee de eroisade dans le climat post-tridentin est ampleme analyse par Mgr. Hubert Jediu
(Papst Pzus V, die Heilige Liga und der Kreuzzugsgedanke pp. 193-213). Dans une zone
pas trop lointaine de celle de la croisade, nous porte Achille Olivieri avec ses considerations
sur 11 significato escatologico di Lepanto nella storia religiosa del Mediterraneo del Cinquecento
(pp. 257-277).
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Enfin, il y a ceux à qui les idées de Chrétienté et de croisade se présentent en d'au-
lres termes, ceux qui, soumis l'Empireottoman, attendent d'une victoire chrétienne leur libé-
ration : Grecs et Albanais, Slaves du Sud et Roumains, une partie des Hongrois. Trois rap-
ports les concernent directement, que nous devons à M. Manoussacas, à A. Pippidi et à A. Tam-
borra. C'est un domaine beaucoup plus flou, car pour ces peuples sans Etats sauf les Rou-
mains, dont la liberté était pourtant gravement limitée et qui étaient en train de traverser une
des époques oil le poids de la domination ottomane se faisait le plus sentir on n'a pas à suivre
une ligne d'action autonome et unitaire, mais des mouvements pour la plupart locaux, des vagues
d'espoir qui traversent les populations, des projets de soulèvement et des efforts qui sombrent
dans l'indifférence ou le manque d'intérét momentané des puissances auxquelles on fait appel.
Donner de la coherence à ces actions éparses, dégager des lignes d'évolution dans les attitudes,
surprendre des états d'esprit diffus dans les sociétés sud-est européennes, c'était a ssurément une
tâche difficile dont les rapporteurs se sont acquittés tout à leur honneur. Evidemment, ainsi que
Je faisait,remarquer Agostino Pertusi dans sa u Conclusiones, il ya encore de longues i echerches a
entreprendre à ce sujet dans les archives d'Istanbul et de l'Occident. L'enquête menée récem-
ment pour la Grèce en Espagne et à Venise par I. Hassiotis, et que M. Manoussacas met lar-
gement à profit, a déjà montré ce que l'on est en droit d'en espérer. Les mouvements des Grecs
sont suivis par M. Manoussacas depuis les années qui précédèrent Lépante jusqu 'aux even ements
de 1572. Le savant grec insiste à juste titre, dans son rapport, sur la part prise par les Grecs
la bataille mélne de Lepante, embarqués soit sur la flotte turque 11 les considère au nombre
d'environ 25.000; leur attitude ne manqua pas de contribuer à sa défaite soit, plus impor-
tant sans doute, dans les rangs des chréliens, enrdlés dans les territoires vénitiens. Souvent méme,
les navires avec leurs capitaines et leurs equipages étaient Grecs, surtout de Crete et de l'Hep-
tanèse. Les Grecs étaient nombreux aussi dans la flotte espagnole. Et cette conclusion de l'au-
teur s ...nel tragico bilancio dei morti e dei feriti i Greci vengono in primo posto come per-
centuale tra tutte le nazioni, granch o piccole, che presero parte alla battaglia di Lepanto o
(Lepanto e i Greci, pp. 215-241).

Sous un titre forcément un peu vague Les pays danubiens et Lépante (pp. 289 323)
Andrei Pippidi réussit, en maitrisant une matière rebelle, à embrasser un vaste territoire, oti se
meuvent, à la recherche d'une liberté perdue, Albanals, Slaves du Sud et Rouinains, sans se
Lure faute, d'ailleurs, dans cet enchevétrement des destmées des peuples balkaniques, d'en-
trer parfois aussi en territoire grec.

En continuation de ses importantes recherches antérieures, le Pr Tamborra concentre son
attention sur l'action et les aspirations des memes peuples pendant la période de ol'après Le-
pante s, lorsqu'll devient clair quepour nous servir du titre du chaprtre final de la Méditer-
ranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II «la guerre n'aura pas lieu sur
mer s (Dopo Lepanto: lo spostamento delta guerra antiturca sul fronte terrestre, pp. 371-391).
L'auteur reexamine aussi l'effort militaire italien durant la longue guerre » de la fin du XV Ie
slécle et du début du XVIIe.

Pour terminer, mentionnons encore la série de rapports déchés l'écho o de la bataille
de Lépante : M. Cortelazzo, Plurilinguismo celebrativo (pp. 121-127) ; G. Gorint, Lepanto nelle
medaglie (pp. 153-162) ; A. Pallucchini, Echi della battaglia di Lepanto nella 'Altura vene.:tana
del' 500 (pp. 279-287), à ces intéressantes contributions pouvant étre rattachée aussi celle, déjà
mentionnée, de A. Olivieri. D'un intérét particulier dans ce dermer groupe est sans doute le
rapport de C. Dionisiotti Lepanto nella cultura italiana del tempo (pp. 127-151) dont la
finesse de l'analyse et l'ampleur des problémes soulevés en font une des pieces maltresses du
volume.

La o lumière o de Lépante s'est avérée extrémement favorable à ce large tour d'horizon,
auquel la Fondation Giorgio Cini a convié tant d'éminents savants. Grace à cet effort conjugué,
on a pu mieux surprendre quelques-uns des nombreux secrets de la Méditerranée dans la seconde
moitié du XVIe siècle et, avec eux, C31.1X d'une bonne tranche d'histoire européenne.

M. B.

La parution d'un nouveau volume de l'Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbiirgen ne peut étre signalée qu'avec une profonde satisfaction. Initié à la fin du s'écle
passé par Fr. Zimmermann, ce corpus des documents concernant le passé medieval de la
population saxonne de Transylvanie s'est immédiatement impose à l'attention des historiens,
aussi bien par l'importance du contenu des documents publiés que par la haute tenue de 'WI-
tion. Mais, après la publication des trois premiers volumes en 1892-1902, en vue de laquelle
Fr. Zimmermann s'était associé Carl Werner et Georg Muller, le quatrième se fit attendre jus-
qu'en 1937. Il était da à Gustav Giindisch et allait jusqu'à la fin de l'année 1437. De nouveau,
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un long silence suivit, qu'heureusement vient de rompre la parution en 1975 du cinquième volume,
dont l'éditeur est encore une fois le professeur Gimdisch (Urkundenbuch zur Gescluchte der Deut-
schen in Siebenbdrgen, begrtindet von Franz Zimmermann. Ftinfter Band, 1438-1457, Nummer
2300-3098, mit 9 Tafeln, bearbeitet von Gustav Gimdisch. Editura Academiei Republicii
Socialiste Romania, Bucuresti Bohlau Verlag, Köln-Wien, 1975, LX-639 p.).

Ce nouveau volume contient 799 documents, dont presque la moitie (365) est constituée
par des inedits, que l'éditeur publie soit in extenso (216) soit sous la forme de regestes (Wattles
(149). A ceux-ci s'ajoute un autre groupe de 70 documents, qui n'etaient connus auparavant
que par des regestes et dont on donne maintenant le texte integral. Mentionnons aussi, en ce qui
concerne les documents déjà publiés 205 republiés intégralement et 159 en regestes que
plus d'une fois il s'agissait de publications devenues tres rares et que, excepté les 76 pieces repro-
duites d'apres les publications dont elles firent déjA l'objet, tous les autres ont eté revus sur
l'origtnal.

La matière que ces presque 800 documents apportent au chercheur est riche et variée,
car ils éclairent aussi bien la vie des communautés rurales que celle des villes, la production
que le commerce, les institutions que la vie politique. Nous sommes, ainsi que l'écliteur n'oublie
pas de le souligner dans son introduction, au lendemain de la grande revolte paysanne de 1437,
dont on sent encore l'écho persistant. Mais, les deux décennies que les documents du volume re-
couvrent sont justement celles oft se déroula la magnifique carriere de Jean Hunyadi. Ce n'est
done pas étonnant que plus d'un quart des pieces du present recueil émanent de sa chancellerie,
se basent sur son autorité ou se referent d'une manière ou d'une autre A sa personne et A son
activité. Les documents ayant trait A ses campagnes antiottomanes ne sont pas rares non plus.
Les relations des communautés saxonnes avec la Moldavie et surtout avec la Valachie sont, A
leur tour, richement illustrées.

Historien distingué et éditeur rompu A la tache, le professeur Gim disch a su assurer A ce
nouveau volume du précieux Urkundenbuch les conditions scientifiques et techniques qui en
font un instrument de travail Or et d'une indtscutable utilité. Tout ce que l'on est en droit
d'espérer, c'est que la suite du recueil ne se fasse plus aussi longtemps attendre.

M.B.

PAUL MACKENDRICK, The Dacian Stones Speak, Chapel Hill : University of North Carolina
Press, 1975.

Over fifteen years ago Paul MacKendrick set out to explore the cultural history of clas-
sical antiquity, using archaeology as his chief avenue of approach. Half a dozen books later, he
has interrogated the stones of Italy, Greece, France, Iberia, and the Rhineland for what they
can tell us of the life of the ancient world ; and now, in his latest work, he turns to the archaeo-
logical remains of Dacia and of modern Romania as a whole.

In this Preface MacKendrick, now Professor of Classics and History at the University
of Wisconsin, calls The Dacian Stones Speak "a labor of love" ; yet it must have been an ambi-
tious labor too. In preparation for writing it MacKendrick learned Romanian (students of the
language will be cheered by his statement that "a reading knowledge ... can be acquired in six
weeks by anyone conversant with Latin or another Romance language"), and he has used Roma-
nian sources extensively. In addition, he visited several archaeological sites in Romania, and
collaborated closely with a number of Romanian scholars, who made available to him their
knowledge, hospitality, technical assistance, photographic and other materials, and museum
and library facilities.

The Dacian Stones Speak cuts a wide swath in both time and space. It extends beyond
Roman Dacia proper roughly modern Transylvania, Oltenia, and Banat to take in the
lower course of the Danube and the Black Sea coast (Moesia Inferior, in Roman times), with
excursions further north into Moldavia, where prehistoric sites abound though Roman remains
are few.

Chronologically, MacKendrick begins with the earliëst finds from Neolithic times, dating
from around 3,000 B.C., and carries on down to the beginning of the eighth century of our era
the last date in his chronology is 704, the year of the sack of Tomis on the Black Sea by Avar
and Slav invaders.

Following an opening section on prehistoric Romania, MacKendrick devotes a separate
chapter to those remarkable and tenacious Greek foundations on the Black Sea coast, the cities
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of Histria, Tomis (modern Constania), and Callatis (modern Mangalia). A third chapter deals
at length with Dacia before the Roman conquest, and there are four more on Trajan's campa-
igns, Roman rule in the area, and subsequent developments. A closing section deals with reli-
gion, arts, and crafts, as revealed by archaeological evidence, and demonstrates among other
things the rich admixture of religious beliefs at this crossroads of the Empire, where soldiers
from many parts of the Roman world stood guard on the imperial limes. Indeed, The Dacian
Stones as a whole reveals the complex interpenetration in ancient times of Greek, Roman, bar-
barian, Oriental, and indigenous elements on the soil of today's Romania.

MacKendrick writes for both scholar and layman, and can be read with equal profit by
those curious to know what archaeology can tell us about life in ancient times in Romania,
and by those who prefer to take these archaeological remains on their own, artistic terms. All
readers are likely to be impressed, as the author was himself, with the elegant lines and distinc-
tive design of Neolithic pottery, the citadels of the mountain heartland of the ancient Dacians,
and the traces of the sojourn of other peoples in the area, like the spectacular bird-crested Celtic
helmet discovered in 1961 near Ciume§ti, in the northwest of Transylvania.

In all, 160 black-and-white plates accompany The Dacian Stones Speak, including six
maps of the area and more than twenty plans and drawings of towns, camps, citadels, and other
structures. Seventeen plates are devoted to Trajan's Column alone, and another ten to the tro-
paeum of Trajan at Adamclisi. All are of high technical quality.

Indeed, a special word of commendation must go to the author and the editors of the Uni-
versity of North Carolina Press for the format of The Damn Stones Speak. The reproductions
are arranged in close proximity to the passages in the text which describe them ; the maps
and plans are lucid, and numerous enough to provide the reader the guidance he needs ; bind-
ing and typography are handsome, and the text is free of errors in the orthography of Roma-
nian and ancient names. MacKendrick has provided a chronology and chapter bibliographies,
and there is an index, a list of illustrations, and a list of Latin and Romanian place-name
equivalents.

R. E. A

Inscrippile grecesti si (atine din secolele 1VXIII descoperite in Romdnia culese, traduse In
romAneste, insotite de indici i comentate de Emilian Popescu. Prefata de
D. M. Pippidi ( Inscriptiones infra fines Dacoromaniae repertae Graecae et Latinae
anno CCL X XX I V recentiores collegit, Dacoromanice vertit, commentariis indicibusque
instruxit Aemilianus Popescu. Praefationem scripsit D. M. Pippidi). Bucure§ti,
Editura Academiei, 1976, 438 pp., 442 tables

Le voltme présente un total de 447 inscriptions, dont 304 grecques, 137 latines et 6
bilingues. Ces inscriptions sont distribuées, comme suit, entre les diverses provinces roumaines
192 grecques, 78 latines et 6 bilingues en Dobroudja (Scythia Minor) ; 103 grecques et 33 latines
en Olténie (Dacia Inferior) ; 1 grecque et 77 latines au Banat ; 2 grecques et 6 latines en Tran-
sylvanie (Dacia Superior) ; 3 latines en Valachie et 6 grecques en Moldavie. Si au point de vue
numérique les inscriptions grecques sont plus fréquentes en Dobroudja, Olténie et Moldavie,
elles sont généralement très courtes, s'agissant surtout de simples estampilles appliquées sur des
objets d'importation, ce qui prouve l'existence des liens commerciaux avec Byzance. L'introduc-
tion de l'ouvrage, ainsi que le commentaire témoignent de l'exactitude de l'information et s'avé-
rent utiles, cependant leur traduction dans une langue de circuit mondial aurait beaucoup faci-
lité la Oche des spécialistes étrangers desireux de consulter un recueil aussi riche et instructif.
Notons le som accordé à la rédaction des index et la précision des photos annexées afin de per-
mettre la vérification des textes. Le présent recueil se révèle comme un précieux instrument de
travail pour l'étude d'une période historique très peu connue ; il va faciliter sensiblement le tra-
vail de l'historien, obligé auparavant de chercher son matériel dans maintes publications disper-
sées et souvent difficilement accessibles. Le volume fait partie de la collection Inscriptiones Daciae
et Scythiae Minorls Antiquae, qui paralt par les soins de D. M. Pippidi et I. I. Russu et dont la
première partie contenant les inscriptions de Dacie a été publiée en 1975.
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REXHEP ISMAJLI, Shay& e ide (Signe et idée), Prishtinë, Rilindja, 1974, 161 pp.

Familiarise avec les méthodes scientifiques les plus modernes, bien introduit dans les prc-
blèmes fondamentaux de l'albanologie, le jeune professeur Rexhep Ismaili de l'Universite de
Prishtina réunit dans ce joli petit ouvrage une suite de contributions écrites dans l'intervalle des
années 1970-1973. Elles portent sur des domaines varies : la linguistique générale et son histoire,
la philosophie de la langue, le structuralisme linguistique, la linguistique fonctionnelle, le style,
le langage poétique et l'art de la traduction le tout reposant sur des exemples fournts par l'al-
banologie. Le lecteur aura le plaisir d'y trouver les remarques sensées et les generalisations intel-
ligentes qui sont nécessairement le fruit de lectures aussi vastes que variées ; il sera entialné
au-delà des limites étroites des faits isolés, à la recherche des analogies avec d'autres disciplines,
par le besoin de saisir les liens imprévus autant que les conclusions d'ordre general, exprimés
dans un langage personnel, châtie. Le respect de l'auteur pour des personnalités scientifiques de
la taille d'un Ferdinand de Saussure, L. Bloomfield, N. A. Chomsky, L. Hjelmslev, A. Martinet
et Eqrem Çabej qu'il traite de * couronne de la linguistique albanaise est hautement jus-
tifié et fait pour inciter à des recherches mintitieuses et fécondes. Son essai de delimiter le langage
scientifique du langage lyrique partant d'exemples pris à la littérature universelle traduite en
albanais mérite d'être élargi de manière à aboutir aux conclusions d'ordre general. Il convient de
saluer l'appréciation de Fan Noli comme traducteur albanais des chefs-d'ceuvre de la littérature
universelle : en effet, une traduction artistique ne peut qu'enrichir le patrimoine culture] d'un
peuple.

TITOS P. JOCHALAS, Salta problernahca del prestiti bt:anitni e neogrect net dialellt ttalo-al-
banesi,« Balkan Studies n, XVI (1975), 44-45

Très souvent il est fort difficile de faire une distinction entre les emprunts du byzantin
et du néo-grec faits par les langues albanaise, bulgare et roumaine. Néanmoins, cette distinction
s'impo3e pukqu'il s'agit d'une période historique dépassant un millenaire et demi.

L'auteur de la présente etude a eu l'heureuse idée de fixer son attention sur les elements
byzantins, compris dans les parlers albanais des colonies créées par la diaspora albanaise en Itahe
avant le XVI`, et qui sont restées depuis sans contact avec le monde grec. II est intéressant de
rein irquer que la plupart de ces elements byzantins conserves par les parlers albanais se retrou-
vent dans les langues bulgare et roumaine, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie d'une aire de civi-
lisation spéciftque dispersée sur une grande superficie. On les constate aussi dans le dialecte arou-
main. Leur etude est à même de faciliter la tilche de ceux qui voudront connaitre la stratification
des emprunts faits du grec par ces langues.

Par consequent, à part les considerations d'ordre historique qu'elle rend possible, la
méthode comparatiste permet de determiner avec certitude les elements byzantins entrés dans
l'albanais, l'aroumain et le roumain. Voici quelques exemples : dharina-dafne -dafin,dhaskal-
clisc11-dascal, fanar-fa nxr-finar, geramidhe-kiramidei-cdreimidei, stihistilzio-stihie, etc. Certains
elements grecs sont entres dans la langue roum sine par l'intermédiaire du latin (par exemple :
pharrnacum-farmec delices, enchantement n, mystarea-mustea(ei), alors qu'en albanais et en arou-
main par le contact direct avec les Grecs (farrnek « venire o, Tarmac s venin ; mustak-muslaca
* moustache s). Le mot cinndzsi (aroum. ktndtsescu, alb. gEndiseni ) attesté au XVII' siècle, était
probablement plus ancien et avait pour point de depart la forme byzantine ixévrlacc.

H. M.

pammamuttecn,uti cmpoti 6a.anancnux a3b11£00. Hcc.rteaooanua no cemanntune apaxma-
mulsecnux Oopm. Leningrad, Nauka, 1976, 318 pp.

Ce rezneil, paru sous la direction du pr A. V. Desnickaja, se cbmpose de : 10 contribu-
tions à l'étude de l'albanais, 2 concernant la langue roumaine, 1 sur la langue grecque et une
autre sur le serbo-croate. L'ouvrage s'ouvre avec l'ample etude de A. V. Desnickaja, La catégorie
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du collectif el la categorie de la masse dans l'histoire de la structure grammaticale de la langue alba-
naise (p. 5-104). Deux autres etudes sont consacrées au parler albanais en Ukraine (dans les
villages de Devneskoe du district de Taz, Georgievka du district de Tjugki et Gammovka du dis-
trict de Djandran); elles sont dues A L. V. Sarapova, La structure grammaticale du substantif dons
le parler des colonies albanaises d'Ukraine (p. 105-125) et A 1.1. Voronina-L.V. Sarapova,
A propos de la structure de la composition des mots au genitif dans le parler des Albanats d' Ukraine
(p. 174-180). Un article de I. I. Voronina est déché au Problème du systeme de l'article dans la
langue albanaise (p. 125-161). La structure du verbe fait l'objet des etudes suivantes : A. P.
Sytov, Fragments de l'histoire de la flexion verbale en albancus (p. 193-201) ; A. V. 2ugra, À
propos de quelques types des formes du present dans la langue albancuse (p. 201-215) ; A. P. Sytov,
L'aoriste et le parfait dans la lartgue épique albanaise du Nord (p. 215-225) ; A. V. Zugra, Sur
l'origine du futur albanais de type tosque (p. 225-254) et G. I. Eintrej, Contributions au probleme
du rapport aspect -temps dans le systeme verbal albanais (p. 254-272). Une autre contribution al-
banologique est signée par Ju. A. Lopagov, L'ordre des mots dans la proposition narrative simple
(p. 272-283). Remarquable nous semble l'étude de A. B. t ernjak, Encore une trace de l'influence
grecque sur le latin balkanique le roum. Mire < contra x cata » (p. 297-316). T. A. Repina
traite de Quelques problemes controversés de caractère typologique de la déclinaison nominate rou-
incline (p. 161-174), alors que K. I. Logaéev met en lumière quelques Traits caracteristiques ty-
pologiques de la morphologic neo-grecque (p. 283-197) et V. P. Proniéev formules des Remarques
sur la situation actuelle du vocabulaire serbo-croate (p. 180-192). II convient de souligner le mérite
du pr A. V. Desnickaja d'avoir non seulement créé, mais stimulé aussi l'activité de l'école alba-
nologique et balkanologique de l'institut de linguistique de Leningrad.

H. M.

Burime tregimlare bizantine pEr historiuë e Sliqiperisë shek. X XV pregatitur p ir botim riga
(Sources historiques byzantines pour l'histoire de l'Albanie aux XeXNe siecles, pu-
bliées par) Kofo Bozhori Filip Liço. Akademia e Shkencave e RPSh, Instituti i His-
torise, Tirane, 1975, 396 pp .

Le présente recueil se compose de passages tires de vingt-cinq sources dont les plus longs
proviennent des chroniques des Tocco » (64 pp.), Anne Comnène (57 pp.), Laonicos Chalco-
condyle (21 pp.), Theodore Scutariote (16 pp.). Si la première de ces sources n'a pu profrter du
commentaire A la magistrate edition de Giuseppe Schirb, publiée par l'Accademia dei Lincei en
1975, le professeur Schirò a eu néanmoins l'obligeance de mettre A la disposition des éditeurs le
texte respectif, de sorte que l'information historique n'a pas souffert.

L'introduction, rédigée par Kovo Bozhori, aiguille Fattention sur les buts, la méthode
et le contenu de l'ouvrage. Chaque texte est precede d'une note bio-bibliographique et s'acccm-
pagne d'une traduction albanaise, ainsi que d'un commentahe succinct. Dans les limites du pos-
sible, les auteurs ont choisi les meilleures editions des sources reEpectives, tout en se sen ant aussi
de la littérature adequate. L'index des titres et fonctions, amsi que l'index des noms rem oient
au texte sans analyser ou exposer sommairement son contenu. Malgré quelques erreurs d'im-
pression, les citations grecques sont reproduites, en general, correctement. Le mérite de ce recueil
est de mettre A la disposition des historiens et du grand public une mine d'informations, une
littérature attrayante, pour la première fois traduite en albanais. Toutefois, l'information concer-
nant les Albanais ne saurait étre épuisée de cette maniere, car les renseignements des Ecuic es
mineures sont eux aussi en bon nombre. On pourrait les recueillir et les publier dans un Nolume
A part. La litterature byzantine offre aux spécialistes de l'albanologie un terrain prcpice, qui
attend d'étre exploité systématiquement

H. M.

ReEnik na billgarskata literatura (Dictionnaire de la littérature bulgare), BAN, Institut de late-
rature, I, Sofia, 1976, 408 p.

Ce volume est le premier des trois projetés et il comprend, dans l'ordre de l'alphabet
cyrillique les lettres A, B, V, G, D. Y ont contribué des membres de l'Institut de littérature de
Sofia, qui ont déjà fait 1 eurs preuves, l'equipe rédactionnelle étant dirigée par l'académicien
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I M. Nikolov, 1 B. Nie'ev, M. Tzaneva, E. Tzvetanova.

Ce dictionnaire rédigé avec une scrupuleuse rigueur scientifique sera un instrument de
travail plus que utile, absolument nécessaire. Les riches informations qu'il contient ne sont pas
faites seulement pour instruire un large public de lecteurs, comprenant naturellement les étu-
diants et les élèves, mais autant pour servir aux historiens de la littérature bulgare et aux cri-
tiques littéraires, ceux de l'étranger surtout. Dans leur ensemble, les trois tomes du dictionnaire
totaliseront 1500 articles concernant les onze siècles de littérature bulgare consacrés aux écri-
vains (poètes, prosateurs, auteum dramatiques, historiens et critiques littéraires) ainsi qu'aux
anciens textes (Evangile d'Asseman, Psautier de Bologne, etc.), aux revues littéraires, aux
cercles de lettrés ou sociétés littéraires, aux éditeurs, traducteurs et illustrateurs, aux bibliothè-
ques. On y trouvera également des renseignements sur les divers courants de la pensée et de la
littérature bulgares ou sur l'évolution des genres littéraires, depuis les apocryphes religieux et la
littérature populaire du Moyen Age jusqu'aux mémoires, drames et romans historiques. C'est
donc une Writable histoire du livre et des milieux intellectuels de Bulgarie qui nous est offerte.

Ce qui augmente la valeur de ce travail c'est l'utile bibliographie jointe à chaque article,
qui A la suite d'une liste complète des ouvrages dus à l'écrivain en question, rappelle les titres
des ètudes qui se rapportent à sa vie et A son oeuvre.

El. S.

'AIIOET0A0E rAABINAE, 'H 'AXeMola Kopartpoill (1081 1118) imp/ Eepúlv
aiteu&v, xcimMoiv xad dcytoiv ax6voiv gpc.g (1081-1095). C)eascaovExil, 1972 (Bucnrcivec
xeítaevoc xod t.teX6-roct. 6)

Der Regierungsantritt des byzantinischen Kaisers Alexios' I. Komnenos im Jahre 1081
war gekennzeichnet durch die Bedrohung des Reiches durch die Petschenegen, die Seldschuken
und vor allem die Normannen. Um die notwendigen MaBnahmen ergreifen zu können,
Alexios Kultgerat und Zimelien veräuBern und von Ikonen das Gold und Silber entfernen.
Dartiber entbrannte ein kirchenpolitischer und theologischer Streit, in dem Leon, Metropolit
von Chalkedon, als hauptsachlicher Widersacher und der Patriarch Eustratios Garidas als bedeu-
tendster Parteiganger der Staatspolitik in Erscheinung traten. Erst eine Synode im Jahre
1095 brachte den Ausgleich der Meinungen.

Glavinas' Buch erarbeitet aus dem umfangreichen Quellenmaterial ein Bild jener Ereig-
nisse und lief ert damit mien fiir die politische, die Kirch en- und die Literaturgeschichte gleicher-
maBen wertvollen Beitra g.

Irm.

MAPIA MANTOTBAAOT, aXilvixi) Ostax-roypccpícc" crril Si'icrt) xcd oE xfaixeç Vat. Gr. 1733,
1826, 1890 sAvaci, 1973 (Kdiasvoc xod tasXircet veoeXklvix5,ç cpiXoXoytcc5.88)

Die .9-elact-roypczqAcc (das Aufsätzeschreiben") gehörte zur erprobten, aus der byzantini-
schen crxeStoypouptc4 erwachsenen Unterrichtsmethode der griechischen Auslandsschulen nach
der Eroberung Konstantinopels durch die Tiirken 1453. Sie ist uns besonders gut fiir Italien
faBbar durch die Kodizes 1733, 1826 und 1890 der Vaticana, welche derartige Texte
tiberliefern. Bei deren Lektiire wird deutlich, daB die ok[a.ceroypcupEcc sprachliche Bildung mit
ethischer und patriotischer Erziehung zu verbinden wuBte. Aus den erwAhnten Kodizes bringt
die Verfasserin Beispiele fur Aufshtze mit religiöser wie mit wissenschaftlicher Thematik, Auf-
sätze nach Sprichwortern und Apophthegmen, Urteile iiber antike wie iiber zeitgenössische
Schriftsteller, Aufsätze zum Thema Griechenland. Stets ist in den Exempla die volksgriechische
Ausdrucksweise (xoiv6v) der gelehrtgriechischen (TX)lvix6v)gegenubergestellt.

Irm.
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G. Tzanev (ridacteur en-chef), B. Anghelov, S. Bakardjieva, T. Zecev, E. Karanfilov, D. Lekov,
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HORST ROHLING, Unterstillzung fur die Griechen in deutschen Zeitschriften der 20er Tahre
des 19. Jahrhunderts, Hellenika", 1975, 42-56.

Der Aufsatz verdeutlicht an einem reichen Material, daB der griechische Freiheitskampf
in nahezu allen deutschen Zeitschriften der Epoche einen fast durchwegs positiven Viderhall
fand. Leider verzichtet die Darstellung auf eine Periodisierung der philhellenischen Bewegung
ebenso wie auf eine gesellschaftliche Zuordnung.

Irrn.

CARL GOLLNER, Die siebenkirgische Militiirgrenze. Ein Beitrag zur Sozial- und Wirtschafts
geschichte, 1762-1851, Munchen 1974, 264 Seiten.

Obwohl das Akademiemitglied D. Prodan aus Cluj-Napoca die Geschichte des 87jah-
rigen Bestehens der siebenburgischen Grenzregimenter ausfiihrlich dargestellt hat, obwohl
die griindliche Studie des Munchener Professors Matthias Bernath tiber Habsburg und die An-
fiinge der rurnanischen Nationsbildung 1972 in Leiden erschienen ist, obwohl C. Gallner 1973
selbst eine Studie iiber die Grenzregimenter veraffentlichte und im Jahre 1975 Valeriu otropa
eine Monographie mit geschichtlichem und juridischem Charakter fiber den Grenzbezirk von
Neisclud erscheinen lieB, wird die vorliegende Arbeit, die als Beilage den Text von nicht weniger
als 75 Dokumenten enthalt, nicht in ihrem Wert geschmalert. Sie laBt sich im Gegenteil als eine
wertvolle und niitzliche Arbeit vermerken .

Neu ist an diesem Werk von C. Gollner erstens, daB er lokale Details beriicksichtigt, die
fiir das vollstandige Verstandnis des siebenbtirgischen Militarconfiniums wesentlich sind, Details,
die in Akten der Wiener Zentralarchive enthalten sind. So behandelt das Buch die unertuirten
ZwangsmaBnahmen, durch die die siebenblirgischen Grenzregimenter entstanden, die stief-
miltterlichen Verhaltnisse, in welchen ihr wirtschaftliches und organisatorisches Leben verlief,die
Zwangsversetzung, einiger orthodoxen Bauern die anfangs nicht in die Reihen der Grenz-
jager aufgenommen wurden, dies erfolgte nur, nachdem einigeihren Glaubenabschworen , die
Intoleranz und feudale Unterdruckung, die sich nicht abschaffen lieB. Davon handeln die 75 pu-
blizierten Dokumente, die aus siebenbiirgischen Archiven (von Sibiu, Brasov, Sf. Gheorghe,
Odorhei, NAsáud, und Cluj-Napoca) stammen und die die Informationen der fiihrenden Stellen
aus Wien und Budapest erganzen.

Zweitens erweist dieses Werk, &LI bei der Untersuchung der Schwierigkeiten und der nega-
tiven Folgen, die durch Bildung und Erhaltung der Grenzinstitution hervorgerufen wurden, die
Vergewaltigung des nationalen und religiosen BewuBtseins in den Vordergrund zu riicken ist,
mehr als die erzielten sozialen und politischen Reformen. Dies bekannten in ihren Berichten so-
wohl die Generale Buckow und Hadik als auch der Gouverneur von Siebenbiirgen, S. Bruken-
thal. So erklart sich, warum die habsburgische Fiihrung seit 1765 gezwungen war, den eigenen
konfessionellen Gesichtspunkt aufzugeben und auch die Orthodoxen in die Confinien" aufzu-
nehmen. Hierdurch wird auch die ständige Pendelbewegung verstandlich, die auf Grund der
Osmose zwischen den Humknen aus Siebenburgen und den Briidern" von jenseits den Karpaten
stattfand und die sich in dieser Zeit verstarkte. Dies geschah sogar in den Zeiten, in denen die
materiellen und organisatorischen Grundlagen der Grenzler sich bedeutend verbesserten.

Die ktinstlich geschaffene Institution der Militargrenze erwies sich fur das Imperium
zusehend hinderlicher, besonders in der Zeit der Revolution von Tudor Vladimirescu und der
Revolution des Jahres 1848.

Das BewuBtsein, der rumanischen Nation anzugehoren, der Mut, mit dem die Grenzjager
immer ofter ihre Ansprtiche stellten, sowie der ganze BildungsprozeB, der ihr Leben veranderte,
werden vom Autor im zweiten Tell des Werkes (S. 88-122) analysiert.

Das siebenbUrgische Militar-Confinium, erdacht als ein Instrument fiir die Dampfung
der zentripetalen Impulse, trug dazu bei ohne es zu wollen 711 einem Moment der nationalen
Erweckung des unterdruckten Volkes" zu werden, schlient mit Recht der Autor, im Kommentar
eines Ausspruchs, den Bach, der cisterreichische Innenminister aus der Zeit des Absolutismus
(1850-60), tat (S. 123-124).

Einige Unachtsamkeiten bei der Zusammenstellung des Ortsnamenverzeichnisses
(S. 262-263) sowie das Fehlen einer Landkarte, die die Beniitzung der Studie sehr erleichtert
hatte, diese beiden Mangel beeinträchtigen den Wert der Arbeitnicht wesentlich, die neben
den glteren Monographien und Studien eine reiche, wenn auch nicht erschtpfende Informa-
tion und eine konkrete Interpretation der Tatsachen bringt.

T. B.
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GIUSEPPE FISCHETT I, Ugo Foscolo e il Corsaro Greco (Niccolè Kefaleis),Nuova Rivista
Storica, LV, 111-1V, 1971, pp. 334-350.

C'est une étarmante biographie, typique pour rinquiet XIXe siècle, que dévoile cet ar-
ticle sur les rapports entre le poète des Sepolcri et son ami Niccolò KefalAs, ce dernier ayant
fourni au premier le personnage du corsaire grec Né (en 1763) dans l'ile de Zante, comme Fos-
colo, Kefalas parail ètre rauteur d'un ouvrage inedit, en grec, Sur la Serbie et son sage prince
Milo§ Obrenovié.

Sa vie très mouvementée, a 611 melée de près aux affaires du Sud-Est européen répoque
des revolutions nationales. De Constantinople il est allé en Russie pour rejoindre rarmée
Napoleon suivra pendant la retraite de 1812 jusqu'à Dresde. On le retrouve A Paris sous
la Restauration, en 1818. En 1821 il était â Mossoul, en Perse : A la nouvelle de l'insurrection hé-
tairiste, il revient en Russie et, avec l'aide de Capodistria, il gagne la Grece à travers le Portugal
et l'Espagne. Si alors il a pris part aux combats pour rindépendanee hellénique, cela ne pent
avoir eu lieu qu'en 1822, car dejà rannée suivante KefalAs se trouve aux hides. L'itinéraire
parcouru par lui en 1824 comprend Londres, Naples et Rome, d'où il écrit une lettre au metro-
polite Ignace d'Hongrovalachie, etabli à Pise (la réponse est datée du 19 février 1825). Les
projets dont il faisait part au prélat ne visaient rien de moins que runion des catholiques et des
orthodoxes qui, comptait-il, allait illustrer le pontificat de Leon XII. 11 travaillait egalement

insurger la Serbie et le Montenegro contre la Porte. En eff et, il vivra ensuite quelques années
en Serble, auprès du prince Milog qui en 1833 l'a employe comme intermédiaire dans ses rela-
tions avec les Turcs. Chargé par Obreriovie des travaux qui devaient rendre praticable le eours
du Danube dans la region de Smederevo, KefalAs a contribué done à generaliser la navigation à
vapeur sur le fleuve entre Galati et Vienne. Cependant, son activité n'a pas été exenpte de
deboires (son associé, un certain Kavadias, qu'il avait envoyé A Galati avec un bateau chargé
de marchandises, l'a trompé et il l'a poursuivi en justice deNant un tribunal de Constantinople),
11 est mort en 1850.

On aitnerait à savoir plus sur ce curieux personnage, qui avait bien rétoffe d'un Marco,
Antonio Canini. Qu'on nous permette de signaler A son biographe une brochure écrite par Ke-
falas et publiée à Londres en 1826 L'excellente bibliogiaphie du philhellenisme dressée par Mine
Loukia Droulia l'a enregistrée sous le numéro 1088. Son titre est A Letter adressed to the Right
Hon. William Venables, Esq., bg Captain Nicola Cluefala, Greek of Zante (L. Droulia, Phillielle-
nisme pp. 152-153).

Des aventuriers, ce KefalAs découvert par G. Fischetti, Camni, recemment évoqué par
un article du pr Tamborra, ou Brancovich, dont j'ai brièvement esquissé la carrière dans cette
revue meme? Des agités, certes, inlassablement A la recherche d'un coin de terre où ils fissent
la guerre aux abus sociaux et aux Injustices nationales. Précepteurs ou maitres d'école, journa-
listes ou faiseurs de libelles, souvent meme marchands, ils changeaient deprofession aussi facile-
ment que de residence. Leur fonction sociale, pour subversive qu'elle puisse avoir paru aux
hommes politiques réactionnaires et aux partisans de rordre, a été de créer. L'intelligentsia des
pays sud-est européens leur dolt, sinon ses origines, son rapide développement au cours du XIXe
siècle.

A. P.

CONSTANTIN I3USE, Corner tut exterior prin Galati sub regimul de port franc ( 1837 1883 )
(Le commerce extérieur par Galatzi sous le regime de port franc (1837-1883), Bucu-
resti, Editura Academiei RSR, 1975, 202 p. (Biblioteca istoricA XLV).

Lc port de Galatzi, dont ractivité fait l'objet de la présente etude, fut l'un des points
sensibles de l'essor économique que le Traité d'Andrinople (1829) et l'Union des Principautés
Roumaines (1859) avaient determine pour ces dernières, en rejetant le monopole ottoman et en
unifiant le marché intérieur roumain. Aucun ouvrage ne s'était encore propose d'étudier le com-
merce extérieur de ce grand port pour toute la période comprise entre rintroduction du regime
de port franc et la suppression de ce privilege, c'est-A-dire pour une moitie de siècle. De riches
matériaux d'archives permettent à l'auteur de rendre une image complete de la vie économique
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d'un centre qui avait été de tout temps recherche par le négcce balkanique et occidental et
donl l'essor au X IXe siécle a fait essaimer tout un monde de commerçants, d'hommes d'at-
faires et de diplomates, en y facilitant également une remarquable activité culturelle.

En divisant tout d'abord son livre en deux parties : Galatzt port de la Moldavie( 1837 16(i.2)
et Galalzi port de la Roumarue ( 1862 1883), l'auteur a opéré ensuite d'utiles sous-dn
sions, compte tenu des moments historiques determinants pour revolution des pays roinnains.
(lest ainsi que, pour la première partite, après les o prélimmaires » rendant les conditions gene-
rales du commerce extérieur rournam à la fin du XVIII-e siècle et au début du XIXe siècle
(Chapitre I), on établit ses deux principales étapes, celle de la creation du regime de port franc de
la vine de Galalzi (1834-1837) et ses consequences immédiates (1837-1847) (Chap. II) et celle
du développement du commerce extérieur par ce port entre 1848 et 1861 (Chap. III).

Dès le début, le regime de port franc de Galatzi créa une intense circulation des marchan-
dises, cette ville devenant avec le port de Braila i un éritable pont de liaison entre re-
conomie de Moldavie et celle des Etals capitalistes européens, une porte d'enti ée, pour le com-
merce roumain, dans le grand courant des échanges internationaux*. Le III-e chapitre a en

u e les grands événements qui ont marque la vie politique des Principautés Roumaines entre
1848-1861 . La Convention douanière entre la Valachie et la Moldavie, la Revolution de 1848
et l'Union de 1859. 11 s'agissait lA du processus qui assura d'abord un territoire commercial uni-
que, pour faciliter ensurte la creation du futur Etat unitaire, sous le règne d'Alexandre loan CuLa.
Les réformes qui devaient réglementer la structui e de la société roumaine sur de nouvelles bases
capitaiistes et leurs consequences pour le commerce extérieur du porte de Galatzi sont analysees
dans la seconde partie (Chap. I). 21 00 de la valeur moyenne de l'exportation générale du pays kart
assuree par ce port, dont le commerce représentait 30% de la valeur de rexportation genérate
en 1871, les céréales y détenant la place principale parmi les marchandises exportées. Quant
l'importation, rapport du commerce de Galatzi représente 42% et meme 70% du total de rim-
portation roumaine, en dépassant en general la moitié de la valeur de cette dernière. L'aspect
le plus caractenstique de ce commerce entre 1862 et 1875 est le Hole preponderant qu'y tienl rim-
portation, la balance commerciale restant favorable A l'importation dans toute cette pétiode, avec
tine supériorité évidente allant jusqu'à plus de 24 millions de lei pour 1866. C'est ainsi que ce
port s'est assure la suprématie de l'importation, alors que Braila voyait se consolider sa position
de principal exportateur du pays.

Le dernier chapitre continue renquéte entreprise dans cette seconde partie de rouvrege,
en s'occupant de la dernière étape du commeice extérieur de Galatzi, celle des années 1876-1882,
qui fut influencée par plusieurs facteurs économiques. 11 s'agit de la Convention commer-
ciale avec l'Autriche-Hongrie et de la realisation de rindépendance nationale. La Convention
entravait les tendances protectionnistes de la politique économique roumaine et elle fut jugée
comme o une monstruosité * dont les effets défavorables ne pouvaient 'are atténués que par
lane série de conventions commerciales signées avec les autres pays européens. La balance commer-
elate du pays, qui avait été en permanence active, jusqu'en 1876, devint passive à partir de
1877, l'industrie étant sensiblement endommagée par les abus de l'expansionnisme de l'Autriche-
Hongrie. Pour cette dernière, par contre, ole bilan monstrueux o des années 1877-1883 s'est
soldé avec un total de 1 022 432 370 lei pour ses marchandises introduites en Roumanie, alors
que notre pays exportait dans la monarchie voisine seulement pour 527 539 717 lei. Pour le
port de Galatzi, la Convention avec l'Autriche-Hongrie a egalement eu des consequences dcfa-
vorables, en dirigeant une grande partie de notre commerce sur les voies de terre. Les combats
de 1877-1878 ont provoqué la baisse du commerce de ce port, en fermant la navigation
pour une année, ce qui a determine la faillite, en 1878, de rune des sociétés les plus renominées
de cette ville. Aussi la diminution de l'exportation pour cette période est-elle évidente Les
Angalais continuent pourtant a y étre enregistrés parmi les principaux acheteuis, StliViS par
les Français, les Trims et les Bulgares, les Grecs, les A ustro-Hongrois, les Italiens En ce
qui concerne l'importation, Galatzi a été entre 1876-1882 le premier port de toute rimpor-
tation roumaine.

Alms ce regime de port franc, dont cette etude a examine refficacité pour une si
longue période, touchait à sa fin. Les transformations éconcmiques et politiques qui avaient
fait recouvrer son indépendance A la Roumanie imposaient une réglementation du tarif doua-
nier préconnisée depuis 1874 qui rendait nécessaire la suppression du regime de port
franc. La creation, en janvier 1878 des entreperts pour les marchandises étrangères des ports
de Galatzi, Braila, Ismail, Giurgiu et Turnu Severin fut decisive dans ce sens. Une vive dispute
s'engagea A ce sujet entre les hommes politiques mumains de rercque et ce n'est qu'en 1883
que ce regime cessa de réglementer le commerce extérieur de Galatzi. L'événement n'influença
pas défavorablement son développement, prouvant de la sorte que ce privilege était devenu
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inoperant et que sa suppression était demandée par l'évolution rréme de la vie eccncrnique
nationale.

Mais nous n'avons glané la que fort sommairement quelques données générales de
cetteactivité économique, qui ne rendent que de façon insuffisante la richesse des renseignements
de cet ouvrage. Nous tenons à préciser que ces renseignements touchent la diversité des mar-
chandises, leur destination, les quantités et les valeurs. II s'en détache aussi les principales.
courbes permettant une image claire de l'évolution de ce processus pour les différents secteurs
envisages. On y fait également de fréquentes mentions des principaux rarteraires d'échange
(marchands, sociétés) et des conditions de la navigation, en offrant un tableau des plus complets
de ce trafic commercial particulièrement productif rour l'éconcmie nationale et si recherché
par le commerce international.

C.P.-D.

P. G. EIDELBERG, The Great Rumanian Peasant Rerolt of 1S67. Origins of a Medern
Jacquerie, Leiden, E. J. Brill, 1974. Studies of the Institute cn East Central Europe,
Columbia University,

The fundamental importance of the agricultural sector in the prccess of economic devel-
opment in Europe has never received a proper degree of acknowledgement from historians.
The best known models of economic development have all insisted on the necessity for a
decisive break with historical continuity and that the transformation of the non-agricultural
sectors of the economy within a short period of time *was a crucial element in this break.
Por Marx this break in continuity was brought about by changes in the mode of production,
for subsequent generations of historians by the 'industrial revolution', for Rostow by 'the
take-off', and for Gerschenkron, by 'a typical spurtlike upsurge'. But even in those European
economies where it may be possible to identify such a break, in Belgium in the 1830s or
Germany in the 1850s, the success of the development process still depended on change
and response in the agricultural sector, for unless spendable consumer income there had con-
tinued to rise there would have been an inadequate internal maiket to sustain the growth of
industrial output. Elsewhere, as in the Netherlands, the growth of output of all the sectors
of the economy proceeded in a more harmonious way with no break in continuity and in
some economies, such as Hungary or Sweden, agriculture was even a leading sector in the
initial stage of sustained development. It 14 as not in fact possible in Europe to transform
the economy merely through the pressure of industrial change ; where the develcrment process
was successful it was a balanced develorment. If there was a decisive bleak *with the conti-
nuity of the historical past it is to be found in the dissolution of the legal firmemork of old
regime agriculture as much as in the industrial sector.

It is in this context that Eidelberg's book should be considered. After the unification
of the Danubian Principalities most political opinion had fallen in behind the idea that the
economic development of the country would best be promoted ty furthering the already well-
established export trade in grain and animals. The fall in international grain prices after 1873,
the increasingly protective agricultural tariffs of western Europe and the prohibition of cattle
imports into the Austro-Hungarian custcms union, together with the apparent evidence by
the 1880s that Romania was falling behind rather than catching up with income levels in the
developed economies, led to powerful political pressures to iniustrialise the country more
rapidly. It is Eidelberg's contention that these pressures, by dividing political opinion on the
role of the agricultural sector in the industrialisation pi op cess ar d ty er cculagirg the idea that
the dissolution of the boyar estates was imminent, produced the great revolt of 1907.

In order to speed up industrialisation the Romanian liberal party decided in 1904
to increase the levels of income and of mobility of resources in the countryside by a programme
of agricultural reform designed to provide capital and land on easier toms to the more sub-
stantial peasant farms while excluding the smaller and less viable units of landholding from these
benefits. This was to be achieved by assimilating to the central banking structure and the
Treasury the Popular Banks, which, as Eidelberg shows, were encouraged to foim themselves
on the limited-liability profit making basis of the Schulze-Delitsch banks in Geimany so as
to exclude the financially weaker members of the village community from participation. Closer
financial links were established between the Popular Banks and agricultural co-operatives
formed to lease land from the large village communities' estates (obVii sdiefti). The immediate
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cause of the revolt, in which as many as 11,000 people may have been killed, was, however,
Eidelberg argues, not the liberal reforms but the way in mhich the opponents of these reforms
played upon the peasants' objections to their inegalitarian nature and their inadequacy. A
group of Moldavian landlords led by the liberal Vasile KogAlniceanu, who wished to maintain
the policy of development through agricultural exports, proposed a complete breaking-up
of the greater estates in equal proportion among all the peasants. Their hope was that their
own smaller estates of about 100 hectares in size would escape these changes, that a more equal
land distribution would retard industrialisation, and that they would then be able to re-establish
the cattle export trade to Austria-Rungary. Feeling that in these circumstances one great push
would now achieve their aim of getting more land and overturning the existing legal and
social system the peasants rose in a jacquerie m hose immediate aims were, as the author
argues, as conservative as they mere radical.

Eidelberg's thesis is supported by extensive research in local Moldavian archives and
his book is a most valuable contribution to Romanian history, all the more valuable for being
one of the few such contributions made in English. It must be hoped that it will interest
more scholars in the western world in the history of a country mhich destroys most of our
assumptions about the nature of European economic develcpment. 'I he only meakness in detail
of the author's work is in the attribution of motives to 1<ogainiceanu. It is difficult not to
feel that the negative conservatism of his position was stronger than its positive aspects, for
they were unrealisable from the outset. There was no reason for the Empire to weaken the
Hungarian positions by allowing cattle imports from Moldavia and even less likelihood that
Romania would be included in an Austro-Hungarian cur mon market as a political solution
to the Transylvanian question.

In general, however, the book tends to lose sight of the extreme brutality and misery
-which the original policy of encouraging agricultural exports by maintaining the boyar estates
had brought to the Romanian countryside. Was the great revolt of 107 so sharply distin-
guished in its causes from that of 1888? The whole of the European experience in the nine-
teenth century suggests that it was impossible to obtain resources for development through
driving down peasant incomes. The obNicus analogy is mith contorrorary Russia and in an
interesting concluding chapter the author ccmpares the agricultural rolicy of the Romanian
Liberals with that of Stolypin. But when Stolypin began his refoim programme there was
already a large amount of industrial employment in Russia ; for those driven out of the village
economy by the RoManian Liberal party there would have been no alternative to emigration.
The problem of economic development in P.cmania was in fact more difficult than the author
admits and the Liberal party solution less clearly justified.

The scope and scale of the revolt, the savage fury of the Russian revolt two years earlier,
the sullen hatreds, murders, strikes and boycotts, mhich prevailed in the similarly backward
agricultural areas of Ireland, Andalusia, Spanish Galicia, Austrian Galicia and southern Italy
and Sicily combined to throw a deep shadow over the industrialisation boom which accom-
panied the birth of the new century. They were all reminders that a century of European
industrialisation had not materially improved the conditions of many heavily populated
regions ; rather it had made their econcmic situation more difficult and by slowly crushing
the hopes of their inhabitants led them to attempt more desperate solutions. Coming in so
short a period such events were a shock to the moral complacency of the developed world
and led to the first real questioning of the idea that industrialisation and economic development
were for all practical purposes synonymous. They reawoke an interest, dormant since the
physiocrats, in the agricultural sector of the economy, on which 80 per cent of the Romanian
population still depended for their living. Although therefore the great revolt was suppressed
most bloodthirstily and the policy of the Liberal party pursued still more vigorously, these
sad events still contributed to a significant turning point in European history. It would be
welcome if Eidelberg's original research and provocative thesis would also be seen in that wider
historical context ; a book 2S good as this ought to provoke further study of these important
Issues.

A. S. M.
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Conference nationale des Études sur la tulle antifaseiste de libétation rationale du peuple
albanais, Tirana, 1975, 211 pag.

Le volume contient sept rapports présentés par les historiens al banais en novembre 1974_
Les discours d'ouverture et dé clôture appartient à Aleks Buda, President de l'Académie
des Sciences.

Le premier rapport, Soutenu par Nexhnnje perte le title La tulle antiraseiste
de liberation nationale, grande revolution populaire conduile Tar le Parti Ccnimuniste d'Albanie
(p. 10-42). La thèse de Pauteur repose sur Pidée qui affirme que la lutte antifasciste de libe-
ration nationale se transforma dans une i evolution populaii e anti-irnperialiste democratique
et ce content fut determine par les conditions objectives, sociales et politiques le regime d'op-
pression politique et économique fasciste d'occupation et les rapports sociaux feodalo-boui-
geois conditions qui ont donne raissance deux contradictions fondamentales : entre le
peuple et les occupants d'une part, entre les masses populaires et les principales classes et cou-
ches dominantes et exploiteusesles grands propriétaires fonciei s, les tam aktars et la bourgeoisie
leactionnaire d'autre part. A la difference de ce qui s'était produit auparavant, dans le
cadre du mouvement de liberation nationale et demociatique en 1912, en 1920 et en 1924 quand
le pouvoir politique demeuralt entre les mains des classes dominantes et exp/oiteuses,cette
fois-ci le peuple albanais insurgé, conduit par le part, ccnimuniste, parda ses armes afin
d'obtenir non seulement la libéiation nationale, mais l'affranchisscment social EUESi.

Le rapport de Ndreci Plasari a comme sujet L'Union du peurle aulcur c'u Parti Cot/i-
nn/Piste d'Albanie dans le Front de liberation nationale (p 43-68) et souligne le fait qu'ais
coins des trente ans qui se sont ecoulés depuis le join de la Liberation, l'expérience de l'union
du peuple autour du Part' s'est enrichie bien davantage, parce que ses fondonents se sont ccn-
solidés sur la base des ideaux et des intérèts ccmmuns des masses populaires, de leur profonde
conviction de la justesse de la ligne politique du Parti, de la large participation, active et directe
de ces masses à l'action révolutionnaire, pour le développement de l'economie et de la cultme,
pour la realisation des transformations socialistes de la société, radministration du pays et
la defense de la Pat, ie.

Vehbi Hoxlia et Ndrevi Plaseri présentent L'Insmrection cantle du peuple altanais c'ans
la tulle antifaseiste de liberation nationale (p. 69-101), insurrection que le Parti définissait
comme la o veritable voie de la liberation s et qui doit ètre integrée dans la revolution populaire
parce qu'elle était orgaruquement liée a la creation di, front commun de la liberation nationale
et du nouveau pouvoir démocratique populaire. La nouvelle arrnée albanaise qui se creait dans
Je feu de la Lillie de liberation nationale avait vu le jour et s'agrandissait comme une aimée
du peuple, comme une armée de la revolution, comme le défenseur des interets vitaux des
ouvriers, des paysans et de toutes les forces dernocratiques révolutionnaires et par cela les
masses du peuple voyrnent, pour la première fois, dans les unites de partisans leur propre armée_

La question du Tcuvoir dans l.a lutte antifasciste de liberation rationale du peuple altarais
est traitée par Luan Omar, (p. 102-128) qui affirme qu'à la difference de plusieurs autres
pays de l'Europe qui traverserent après leur liberation l'etape d'un pouvoir démocratique révo-
lutionnaire en coalition avec des partis bourgeois, avant qu'un pouvoir socialiste y fut instalé
(durant les années 1947 et 1948), l'Albanie n'a pas connu une telle étape ; le Gouvernement
démocratique de ce pays refletait, par sa composition, celle ciu Front de la Liberation nationale
qui n'était pas une coalition de paitis, mais une organisation unique des couches les plus larges
de la population, rassemblées dans la Lutte antifasciste par le Parti communiste lequel ne
partagea pas le pouvoir avec aucun autre parti, parce que, entre antres raiscns, il n'y avait
pas en Albanie d'autres forces politiques antifascistes.

Shyqyri Ballvora 'et Sotir Manushi abordent le problème du Alcurement de libélatiorr
nationale du peuple altarais et de la Lulle antifascistc mondiale (p. 129-160) et font la precision
qu'en élaborant la strategie à suiVre au cours de la Lutte de liberation nationale, le Para
Communiste de l'Albanie définit les principaux ennemis extérieurs du peuple les fascistes
italiens et allemands; il définit ses allies extérieurs aussi : L'Union SoNiétique, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique ainsi que tcus les peuples qui awient pris les armes
contre le fascisme Le P.C.A. s'est guide d'après le principe selcn lequel il faut compter sur
ses propres forces, principe qui ne mait pas le fait que la conquète de l'independence nationale
ne pouvait pas etre réalisée hors du cadre de la grande alliance des peuples contre les agresseurs
fascistes et sans barrer la voie à toute intervention impérialiste.

Bedri Dejda et Dhimiter Shuterqi s'occupent des Problimes de la culture nouvelle dwani
la Lutte antifasciste de libé, ation nationale (p. 161-189) et remarquent le fait que la creation
littéraire et artistique de la hate ne se limita pas aux seuls moyens de la satire, de la pole-
mique et de la dénonciation ; le pathos qui anime une grande partie des articles, des poésies,

www.dacoromanica.ro



15 NOTICES BIBLIIOGRAPHIQUES 199

'de la prose narrative, etc. reflète la politique du Farti, la lutte, les sacrifices et les hauts
ifaits des meilleurs fils du peuple, le patriotisme de masse, les nobles traditions et vertus popu-
laires et nationales.

En tirant les Concluszons de la Confirence nallonale des ¿ludes sur la Luile antifascisle
libirallon nalionale du peuple albanais (p. 190-205), Ndreçi Plasari évoque la riche littérature

déjà existente sur ce theme et remarque le fait que la Conference, A son tour, a contribué
donner une explication scientifique plus étendue et plus approfondie de la Lutte antifasciste

de liberation nationale en tant qu'une grande revolution populaire dirigée par le Parti coin-
anuniste, comme un processus de transformation de la lutte pour la liberation nationale en
revolution populaire au contenu anti-impérialiste demociatique.

L P. M.

Ealeanii zond a pdeii, cooperdrii si bunet vecindleili (Les Balkans zone de la paix, de la
cooperation et du bon voisinage). Coordination du volume et preface par George Maco-
vescu, Bucuresti, Editura Politicg, 1976, 256 p. + annexes + index.

Ce volume, realise par un collectif de Ministère des Affaires Étrangères et du Centre
d'études et de recherches d'histoire et de théorie militaire de Bucarest, dont la coordination et
la preface sont signées par le pr George iMacovescu, le ministre des Affaires Étrangères de
la Republique Socialiste de Roumanie, s'avère d'une utilité incontestable pour le lecteur qui
s'intéresse A la politique de la Roumanie dans la décennie 1965-1975.

Les paroles de Nicolae Titulescu : <, Les Balkans ont été durant longtemps les champs
cnsanglantés d'une humanité folle, pour que les dirigeants responsables ne se posent pas la
question : que faisons-nous pour que l'histoire ne soit plus une repetition ininterrompue d'un
passé odieux ? (le 1-er février 1934), ouvrent la preface (p. 5-17) dont les idées inettent en
Tenet' les coordonnées essentielles de la politique roumaine dans le Sud-Est européen pendant
la période envisage. 11 s'agit d'une politique de paix, de cooperation et du bon voisinage, basee
sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les
pays balkaniques. Tout en enregistrant les precedents historiques du rapprochement balka-
nique, le pr G. Macovescu nous donne les dimensions profondes de la leçon qui nous enseigne
que l'histoire de notre siècle fait valcir les imperatives majeures de l'amitié et de la cooperation
clans le Sud-Est européen.

C'est ainsi que la politique balkanique de la Rournanie pendant les années 1965-1975
nous est presentee dans les trois parties de l'ouvrage, sur la base des documents officiels.

En respectant l'ordre chronologique, les auteurs nous offrent dans la première partie
(p. 21-163) une selection bien révélatrice des discours, messages et interviews du Pi ésident
de la Republique Socialiste de Roumanie, Nicolae Ceausescu illustre promoteur de la collabo-
ration et de la cooperation balkaniques.

La deuxieine partie (p. 167-180) est consacrée A la presentation, dans la méme manière,
des textes des resolutions des Congrès et de la Conference Nationale du Parti Communiste
Roumain, du Programme du P C.R. adopté au Xle Congres (le 28 novembre 1974) et des
resolutions du Comité Politique Exécutif du Comité Central du Parti Communiste Roumain
précisant les directions fondamentales de la politique sud-est européenne de la Roumanie.

Dans la dernière partie (p. 183-253) sont insérés les textes des communiqués communs
signés par les représentants de la Republique Socialiste de Roumanie et des pays balkaniques
A l'occasion des visites réciproques.

Les deux annexes (p. 259-276, 1-ere), instruinents bilatéraux (traités, declarations
communes, accords, conventions, protocoles) conclus par la Roumanie avec les pays balkaniques
(1945-1975, 2-e)A. organisations internationales et quelques formes non-gouvernementales
de promotion de la collaboration balkanique, et B. formes de la collaboration multilatérale
dans les domaines auxquels ne sont pas encore formellement consacrées des organisations non-
gouvernementales interbalkaniques s'averent comme un précieux instrument de travail.

¡in index thématique achève ce volume, qui est un plaidoyer convaincant de la politique
de paix et de cooperation protium par la Pcumanie dans les Balkans, au cows de la décennie
1965-1975.

C. 1.-S

www.dacoromanica.ro



LIVRES REÇUS

AJANOVSKI-0E, VANGEL, Ezejmu Bypu - Peeoityquouepuorno aeuaseetbe If0 BOOCUCK0 U
HOO so Eeejcxa Maneaonuja, Skopje, kIxcnnyr aa HaumoHaaHa HCTO-
pi4ja, 1975, 448 p.

Ancient monuments of Georgia : Vardzia (en anglais, russe et le géorgien), Leningrad, Aurora
Art Publishers, 1975, 235 p. y compris les 154 ill, et la bibliographic.

ANTAL ENDRE, Das Wirtschaftslenkungssystem des ungarischen Sozialismus - Entwicklungen
seit 1968, Mtinchen, R. Oldenbourg Verlag, 1976, 179 p.

BERK, CHRISTIAN ALPHONSUS VAN DEN, Das Wesen der Sprache, Heidelberg, Carl Winter-Uni-
veisitAtsverlag, 1975, 169 p.

Bu6nuozpag5ust ua Emeapcnama 6u6.auoepay6ua 1974 - roauuteu ynaaamea- , Sofia,
Hapogna Thi6Jn40TeRa Meromdt", 1975, 202 p.

Bibliographie zur Deutschlandpohlik 1941-1974 [Redaktion : Albrecht Tyrell], Frankfurt
am Main, Bundesministerium fur Innerdeutsche Beziehungen, Alfred Metzner
Verlag GMBH, 1975, 248 p.

Biographisches Lexikon zur Geschtchte Stidosteuropas [herausgegeben von Mathias Bernath
und Felix v. Schroeder, Redaksion Gerda Bartl], Band II G-K, Munchen, R. 01-
denbourg Verlag, 1976, 542 p.

BOUBOULIDOU, FAIDONOS K., Btp.toypcapfcc veocXX7pLX-i,g cpaoXoyfccq Ted» 1-redv 1971-1972,
Athènes, 1975, 196 p.

CENDON, PAOLO, II dolo nella responsabilitet extracontrattuale, Torino, G. Giappichelli - Editore,
(1970) 1974, 607 p.

gshtje le gramatikes se shqipes se sotme, II, Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSH, Instituti
i Gjuh8sisg dhe L Letërsis8 - Sektori i gramatikés, 1975, 264 p.

Classica atque mediaevalia Jaroslao LudytkovskY octogenary) ablata,
Brno'

Opera Universitatis
Purkynianae Brunensis, Fakultas Philosophica, 1975, 304 p. + XVI p. ill.

Cumhurie in 50 nd Ytlinda TrIrkige'de Sanagilesme ve Sorunlarr Semineri - Ankara, 28-31
Ocak 1974, Ankara, tIniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Yaymlari, 1975, 1074 p.

,i7pyea noaenmuena uartoosc6a Camoyxux .71uNoeuux Ymemnuica ua Ceemoaapeea, Sveto-
zarevo, raaeprija Camoymix JImitoaxxx Ymerninia Caeroaapeao, 1975, sans
pagination

EYUBOLU, BEDRI Rum, Delif isek (Sanat Yazilarz), Ankara, Bigli Yayinevi, 1975, 410 p.
FOKA, SPIRIDONOS G. Oi "EXX-Iiveq ek rco-rav.o7rXotav -roi5 Ká-roi 6,o/A o'cpeoiq, Thessaloniki,

"Iapulbz ileXercliv Xcperovi)crou -roi5 Arliou, 1975, 478 p. + 30 ill.
FORUZAN, Para= Yattli, Ankara, Bilgi Yayinevi, 1975, 195 p.
GAvamovié, SLAvxo, Bojeoauua u Cp6uja y epedue npeoe gcmonna, Novi Sad, knicTirryr

aa Harm:mite Hcropmje BOjBOIIIIIIP, 1974, 473 p.
GEORGAKAS, DIM. I. 'H 'EXX7pItx- )4LxoypacpEoz xoci pzacamt,x6 'ro i5 E. Kptapa

(gvcc nau-rtt/.6-rctro 6pyocvo 4E)vccq) (Extr. de Byzantina », T.eq, p. 247-294),
Thessaloniki, 1976.

GIOHALA, TITOU P., `0 noSprog KacrrpLúmIg-Excv-rippirelig - EL; Tip) NeocXX71vLxip icrropL-
oypacptav xcei XoyoTexvtocv, Thessaloniki, "I8puvaMEXeq6.1v XCEGGVi,GCU Atp.ou,
1975, 170 p. + XXXI p. ill.

GUILLAND, RODOLPHE Titres et fonctions de l'Empire byzantin, London, Variorum Reprints, 1976.
GYULA, NAGY, Parasztélet a V6s6rhelyi - Puszt6n, Békéscsaba, 1975, 682 p. + 79 p. ill.
HANT6, ZSUZSANNA J6szi Osk6r Es Szabo Ervin Vitkra a Tudom6ny is a Polttika Viszong6r61,

Pécs, 'Magyar Tudomanyos Akadémia - Dunantúli Tudomanyos Intézet, 1976.
HATZIDAKI, MANOLI, Eix6veq TO5 Ceytou reoipyEou -rc7iv `E/Ochvoiv ;tad Tq crWaoy5^,g TOZ1

(Icones de Saint-Georges de Grecs et de la collection de l' Instant),
Venezia, Bef3XLo0ipt-t) -roi5 'EXX-Iptxoti 'Iva-cvroti-rou BEVETIO(q, 1975, XXXVII p.
+ 79 planches.

REV, ÉTUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 201-203, BUCAREST, 1977

www.dacoromanica.ro



202 LIVRES REÇus 2

HAUPTMA.NN, FERDINAND. Kriegszizg nach Ungarn 1848, Tomes I et II Iherausgegeben
vom Historischen Institut der Universitat Graz - Abt. Sudosteuropaische Ge-
schichte], Graz, 1975, 167 p. et 353 p. + 2 cartes.

KEMAL, ORHAN, Murtaza, Istanbul, Cem Yayinevi, 1975, 431 p.
KURDOGLU, ÇELIK, Di q Ticaret ve Teknik Sevimi, Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi

Yayinlari, 1975, 220 p.
LovAsz GYORGY, Mezogazdasági Ulu Felszini Vilzárolási Lehetoségek Pies Kozelében, Pecs,

Magyar Tudományos Akadémia - DunAntuli Tudomanyos Intézet, 1976, 30 p.
La Mlle anti fasciste de libération nationale du peuple albanais. Documents principaux (1941-1944),

Tirana, Editions s 8 Nentorio, 1975, 558 p.
MeXe-*.cmc a-Li] NIvip-t1 Bcaracf.ou Acicopacc (Essays in memory of Basil Laourdas), Thessa-

loniki, E. Sfakianakis & Sons, 1975, 645 p.
MouTzoPouLou, Nix., K., Tec Ozacycaixec 'AtmeXc'exicc - Eicmycayi) crrip icrropícc, xof.vonp4Ect

xca Tec cipxov-rixee Kollo7r6Xecog -, Thessaloniki, 1975, 96 p.
The National Conference of Studies on the Anti-Fascist National Liberation War of the Albanian

People, Tirana, The o 8 Nentori a Publishing House, 1975, 199 p.
PANTAZOPOULOU, NIKOLAOU I. (en collaboration avec DESPINA TSOURKA-PAPASTATHI),

KeaK tvirponed,ecoq Zicsaviou xca ZiaTícs-r-% IZ' -HY al, I, Thessaloniki,
Aixcaix& MerotPuccv-accixec AIvv.eZcc, 1974, 208 p.

PAPADOPOULOU, THEODOROU, AYHI.66)1 Kurrpiocxec "AciticeTcc - 'EE devex867.cov cip>,Xoyc5v
IO' c&T)vog, Leukosia, .41..t.ocrei@ceTcc TO5 K6v-:pou 'Erctortn/ovexi6v 'EpeuvEiv,
1975, 375 p.

PAPADRIANOS, IOANNIS A., An epitaph of the Spirtas family in the yugoslav Town of Zemun (Extr.
de o Balkan Studies », 16, 2, p. 23-25), Thessaloniki, 1975.

liceptipnwa Eupo'ix"* Bif3?oloypcapiccç 111/1900-1939 stai 1940 - 1974 (Mipoq r) ('AVÓCTU7r0V
T.05 K/1975 -r61.i.ou Toi3 Apzetou Eußaxv .MeXer.(.7.)va p. 469-541) sans lieu
d'apparition.

diumepamypnbix a:cal-Too, Tomsk, 143IkaTeabCTBO TOMCROPO YunnepcliTera,
1975, 216 p.

PROTOPAPA-BOUBOULIDOU, GLIKERIAS, NEOEXX71VLX8C Z61/1.LECXECC, loannina, 1975, 46 p.
RktiN, HAn-rmuT, Testentwicklung und Testeinsotz durch die Studienstif lung des deutschen Volkes,

Bon-Bad-Godesberg, Institut fiir Test- und Begabungsforschung, 1976, 55 p.
Camocmadota uaitoasc6a criusa nepe Manauha (4C.auzie ua Al02 Ce.aa a, Svetozarevo,

Faaepiija Camoymtx am-win-nix YmeTnnita i CseTo3apeso a y Cueroaapeny,
1975, sans pagination.

Camocma.sna uaftoatc6a crucsa Anmona Pennuzza, Svetozarevo, faaepnja Camoymix
Thixonumx YmeTnitita î Cueroaapeno o y Cueroaapeuy, 1975, sans pagination.

SIMAKOVA, JITKA & EDUARDA MACHAZKOVA., Teatralia zámecke knihovny u C'eslcirn Krumlovt,
tomes 2 & 3, Praha, Knihovna Národniho Muzea y Praze, 1976, 370 p. et 125 p.

CpeOThooesoolto cmanizo na Ea.axany (V-XV 36opiikat paAona ca mehynapognor
carieTonatha ogatalior ink 22. Lto 24. artpu.na 1974. y Beorpau, Beograd,
BaJIRaHOJIORIHR HHCTIITyT, 1975, 247 p.

SYMEONIDIS, CHARALAMBOS, Der Vokalismus der Griechischen Lehnwdrter im Turkischen, Thes-
saloniki, Institute for Balkan Studies, 1976, 143 p.

Tei minologjia tekniko-shkencore, 17. Fjalor i termave te gjuhisise Skqip - Rusisht - Frengjisht-
Anglisht - Gjermanisht - Italisht, Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSH -
Instituti i Gjuhesise dhe i Letersise - Sektor i Terminologjise, 1975, 586 p.

TIDL, MARIE, Die Roten Studenten - Dokumente und Erinnerurzgen 1938-1945 [mit einem
Vorwort von Karl R. Stadler], Wien, Europaverlag, 1976, 300 p.

TODOROVSKI, GLIGOR, Onynaqujama na aanaana Maneaonuja, Skopje, Mucaa Citonje,
1975, 200 p.

TODDROVSKI, GLIGOR, Ilpoeenzuarna noitumuna na Kpa.ttcmoonzo Cp6uja oo Maseaortuja
no Ba.mancRume copal 1912-1915 so/huna, Skopj e î 11p0CSeTRO Tkeno *,
1975, 161 p.

TOPEN6AROV, VLADIMIR, Bornee -
1976, 210 p.

Trésor du chansonnier populaire albanais, Tirane, Academic des Sciences de la R. P. d'Albanie,
Institut de Folklore, 1975, 331 p.

TSITOURIDOU, ANNAS, notvocyta, -rúív xcaxewv, Thessaloniki, 18putioc Mae-c6Iv XEpC701)-0011
TOT.") Al:(10U, 1975, 56 p. + 32 ill. + VII ill. colorées + 4 planches.

aseueoma, e c.nopma u cilea Rea, Sofia, HapTuagaT,

www.dacoromanica.ro



3 LIVRES REÇUS 203

TSIRPANLI, ZACHARIA N., 'A?4avSpoq Mocupor.opaciToq 6 'Arcopp-hTo.r) (Nia CYTOLZE1CCx viet;
emócpete) rAviTunoy ix Toil A' 7611.00 -77,g oAcoad)v7)q» 'Ercus-771p.cvLxq 'Ene-77)pf,Soq

cptXoaocpLx.i5e XOAÇ 70-13 Haventa-77H.d.ou \Amy, p. 273-291 + 1 p. ré-
sumé], Ioannina, 1975.

TSIRPANLI, ZACHARIA N., T6 iT0q LapljaE0.4TOO 'EUTpLX0i5 KOXXEyE01) rç Peop.7)q O pl-
uxeuff.-Lxiq nerroLO-Oete -7,c7)v Tpockmay Tou )(al, 6 Xerytoq KowaTav-71:vce IlaTpf.x.tce
(Extr. de o o Ene-77)* 'ETcapetaq ETepece)aa&x&iv Mae-7(.5y T.E', p. 33-52),
Athenes, 1974-1975.

TSIRPANLI, ZACHARIA N., 'H o ZOCICETCi 7c7.)v ypeax(7.)vu rvaúToxpo&Top(ot -76)v Aci4c6pycov
( 1720) CAvecTurcov 7oi5 P' 761.1.00 Awad.wr,q » 'Enta-crdicvtx-7,q 'ET,E.T7)pEE(g

OOJXÇE1o?g ToO HaventaTriaIou 'Iwavyíycov, p. 153-170 + 1 p. r(sumé
en français), Ioannina, 1974.

Turk Dili Bilimsel Kurultamna Sunulan Bildmier (Ankara, 27-29 Eylul 1972). Turk
Kurumu'nun 40.ve Divan-u LdgatFt-Turk'un 900. Yadomimleri Dolayisile
lenen, Ankara Universitesi Bastmevi, 1975, 575 p.

Tuik Dil Kurullayi 1974 (On Dorduncu), Ankara, Turk Dil Kurumu Yaytnlari, 1975, 295 p.
1:11§16, NIILENA, Jo:Eel Kalasanc Erberg in Niegov Poskus Osnulka za Literarno Zgodovino Kranjske,

Ljubljana, 1975, 257 p.

www.dacoromanica.ro



TRAVAUX D'HISTOIRE PARUS AUX EDITIONS DE L'ACADtMIE
DE LA RÈPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE

LegIslatia urbanfi a pril Romfinesti (La legislation urbaine de la Valachie), sous la redaction
de Valentin Al. Georgescu et Etnanuela Popescu, 1975, 316 p.

Inscriptiile mince din Dacia i Scythia Minor. Inscriptiones Daciae et Scythiae Minoris Antiquae,
vol. I, sous les soins de L I. Russu, 1975, 265 p.

Fontes Historiae Daeo-Romanae. III. Seriptores Byzantini. See. XI XIV. Ediderunt : Alexan-
dru Elian et Nicolae Serban Tanasoca, 1975, 569 p.

PIPPIDI, D. M., Scythica Minora. Recherches sur les Colonies grecques du littoral roumain
de la mer Noire, 1975, 314 p.

NICOLAESCU-PLOPSOR, DARDU et WOLSKI, WANDA, Elemente de demografie si ritual
funerar la populatille vechi din Romania (Elements concernant la demographic et le
rituel funéraire chez les populations anciennes de Roumanie), 1975, 292 p.

ROMAN, PETRE Cultura Cotofeni (La culture Cotofeni), 1976, 215 p. + 118 pl.
RUSSU I. I., Elemente traco-getice in Imperiul Homan i Byzantium (Elements thraco-getes

dans l'Empire Romani et Byzantium), 1976, 182 p. + une carte.
POPESCU, EMIL IAN, Inscriptiile grecet,ti i Milne din see. 1VXIII (Inscriptions grecques

et latines des IVeXIlle siecles), Collection e Inscripliones Daciae et Scythiae Minoris t,
1976, 439 p. + 42 pl.

PROTASE, D. Un chunk ditch: din epoca roman'a la Soporul de Cimpie (Une tombe dace
remontant a répoque romaine, découverte à Soporul de Cimpie), 1976, 112 p. + 24 pl.

Thraco-Dacica, Recueil d'études a roccasion du Ile Congrès International de thracologie,
Bucarest, (4 12 septembre 1976), 351 p.

VULPE, RADU, Studia Thraeologica, Hommage au Ile Congres International de Thracologie,
Bucarest, 4-10 septembre, 1976, 336 p., 1976.

Assimilation et resistance it la culture gréco-romaine dans le monde aneien. Travaux du VIe
Congres international d' etudes classiques (Madrid, septembre 1974), réunis et présentés
par D. M. Pippidi, Coédition avec la Societe d'Editions e Les Belles Lettres s, Paris,
1976, 550 p.

CHIHAIA, PAVEL, De la « Negru Vodil n la Xeagoe Basarab (De Ne gru Vodal s à Neagoe
Basarab), 1976, 256 p.

Actes du XIV Conga's international des &tides byzantines, Bucarest, 6 12 septembre, 1971.
Publiés par les soins de M. Berza et E. Stiineseu, vol. I, 1974, 525 p. ; vol. II, 1975, 656 p.
ill., vol. III, 1976, 737 p., ill.

CONSTANTINESCU MIRCESTI, C. Piistoritul transhumant l implicatille lui in Tara Roma,
neascii In secolele XVIII XIX (Les bergers transhumants et les implications de leur
occupation en Transylvanie et en Valaehie aux XVIII° XIX° siècles), Biblioteca
istorica. s, XLIV, 1976, 170 p.

CORFUS, ILIE, L'agriculture de ValacIde depuis la Révolution de 1848 just/111'k la Réforme
de 1864, collection Bibliotheca Historica Rotnaniae s, Section d'Histoire Economique,
Etudes 53 (8), 1976, 216 p.

STOICESCU, NICOLAE, Vlad Tepes (Vlad l'Empaleur), 1975, 238 p.
ODOBESCU, ALEXAND AU, Opere IV, Teztturtil de la Pletroasa (Le trésor de Pietroasa),

publié par les soins de Mircea Babes, etudes archéologiques par Radu Harhoiu et
Gh. Diaconu, 1976, 1079 p.

REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP., XV, 1, P. 1-204, BUCAREST, 1977

1.P.I. 0. 7021
I 43 456 Lei 40.

www.dacoromanica.ro




