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L'écho de la guerre de 1877-1878

"THE NEW YORK TIMES" ABOUT ROMANIA'S STRUGGLE
FOR INDEPENDENCE

CORNEUA BODEA

It was during the Crimean war that stress was laid for the first
time in American journalism on Romania's political and national pro-
blems. And, for that matter, it was also the first time in the history
of wars that special press correspondents were dispatched to the front
or behind the lines of battle to send proprio visu reports of the events.
American newspapers had also their own correspondents. And among
them James Oscar Noyes was particularly interested in the situation
of the Romanian Principalities. Along with the well known articles of
K. Marx and F. Engels in the New York Daily Tribune, the reports sent
by Noyes to the same New York daily and to The National Magazine
(of New York too), between 1854 and 1856, and later the book _Roumania
The Border Land between the Christian and the Turks, with which he won
his name of writer, have essentially contributed to spread information
about Romania overseas 1.

Charles Brigham's opinion set forth in the North American _Review,
in 1857, that "the recent events of the Principalities" were a very familiar
item in the then journalism referred both to the American and the Euro-
pean press. Another finding of his regarding the English-speaking world
was that "if the late (Crimean) war has not improved the condition
of the Danubian provinces, it has at least partially raised the veil which
hid them". Besides tourists' sketchy impressions, "other exact works
of foreign writers", Brigham went on, have drawn attention to these
countries and the right of their people to independence and a unitary
state 2.

The spreading of news about the 1877-1878 developments occurred
on a much larger scale, this being obviously due also to the mutations
recorded on Europe's political and economic map during the twenty
years that had elapsed since the Crimean war. Press agencies covered the
entire diplomatic and military conflict area. There was scarcely a paper
in Europe which was not represented in Bucharest. The position and impor-
tance of the Romanian Capital in the vicinity of the front accounts for
it. Yet there was also Romania's political importance in the general
context of events and in the balance of power in Europe.

From among the American war correspondents, we should mention
first the dynamic and popular J. A. Mac Gahan, who was on the trail

Cf. Cornelia Bodea, Unitalea nationald 1 independenfa Romaniei ref lectate in presa
memorialistica americana, in "Revista de istorie", no. 5/1977.

1 The Danubian Principalities, in "The North American Review", January 1857, p. 71,93.
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414 CORNELIA, BODEA 2

of the Russian army from the start to the end of the war, and who made
also several stays in Romania. Other reporters, at one or another stage
of the war, crossed it, but only one American correspondent resided
permanently in Bucharest from April to November 1877. That was Car-
roll Tevis of the New York Times.

It is worth pointing out, considering not only the political interests
at issue but also the trend of the public opinion, that in the United State,s,
owing to its own past, the cause of the rightful aspiration of people,s and
States for independence was more popular than in many a big European
state.

The story of the 1877-1878 war could be easily written re,sorting
to the columns printed in the .American wide circulation dailies. Even
regarding Romania. Obviously, press telegrams reflected the events
with the same frequency and amplitude, both in America and Western
Europe, seeing that the news was gathered from one press agency or
another, or collected from all of them. The special reports, however,
marked the specific character of each newspaper. And in this respect the
New York Times succeeded in permanently focussing the public atten-
tion on Romania, on the Romanian people and its long-nurtured aspira-
tion for liberty and independence.

A keen and unprejudiced observer of the facts and problems he was
relating, the New York Times' correspondent, Carroll Tevis, was in
addition a Civil War colonel. This capacity of his was felt in many of
his judgements and hints he made in his reports. But one of his great
assets in considering the Romania and Balkan situations was that he
had got acquainted with these lands and their socio-political profile two
decades before : actually during the Crimean events he had joined the
Ottoman Army. That is why to the spirit that pervades his reportings
C. Tevis added a good command of the matter and qualified inferences
of comparative observatipn.

Dispatches sent to the New York Times are signed according to a well
known stereotype formula : "From Our Own Correspondent" or "From
Our Special Correspondent". A single paper was signed Carroll Tevis.

In assessing articles on Romania and Romania's share in the war
of 1877-78 one should single out some of them which bear a definite
monographical, retrospective stamp. In their author's intention they
were designed to help oversea readers understand the present situation
through the past history of these "latinized Dacians" from the lower
reaches of the Danube. They will be discussed by the writer of these
lines on another occasion.

The enclosed excerpts are examples of reportings closely connected
with unfolding daily events. They record chronologically : 1. a first
optimistic, impression of the Romanian army, both in its way to the
'front' towards Calafat or breaking into parade march in Bucharest
(April 26/May 9) ; 2. a fugitive but no less illustrative reference to the
"exemplary" sitting in the Parliament concerned with the vote of con-
fidence received by the Government's policy ; 3. an ample reporting on
the historic sitting of May 9/21, when Romania's legislative bodies made
the official declaratiyan of Independence ; 4. the day that followed the
declaration : eagerness to confirm it on the battle-field (report dated
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3 "THE NEW 'YORK TLMES" AND ROMANLA'S INDEPENDENCE 9:5

May 12/24) ; 5 & 6/.high appreciations on the bravery of the Romanian
soldiers and their heroic assault on Plevna, viz. Grivitza redoubt (Sept.
3/15, 5/17) ; 7. a report from the very scene of the battle on Sept. 20/
Oct. 2; 8. finally, a correspondence from Jassy on the occasion of the
centennial commemoration of Grigore Ghica, the ruler-prince of Moldavia
(Oct. 1774Oct. 1777), who by his opposition to the annexation of Buko-
vina by Austria "was at once a hero and a martyr in the cause of the
independence of his country". As the New York Times reporter put it,
this commemoration was meant to show everybody that despite all
sorrows, material losses and heavy loss of life on the battle-field and at
home, Romanians, either man or woman, "would not wish for peace
unless that peace should bring with it the blessing of liberty and inde-
pendence".

Now let the correspondent himself express his thoughts and obser-
vation, as follows :

1.

THE RUSSO-TURKISH WAR. REVIEW OF THE ARMY OF ROUMANIA.

From Our Special Correspondent

Bucharest, Wednesday, May 9, 1877

Going toward the front

At several places on the road, after leaving Krajova, we met trains
crowded with troops on their way to Kalafat. These were regulars, and,
I must confess, very good-looking ones too, dressed in long gray capotes
with black waist-belts and neat shakos ; smart, soldierly fellows, with
fine physique, apparently able to bear any amount of fatigue and expo-
sure. They were noisy, and demonstrative, of course, as all young troops
are when on their first journey, but seemed well in hand to their Sergeants,
who were in charge, but I saw no commissioned officers with any 9f the
three battalions which we passed. There was, all along the line, not a
little excitement, caused, as I found upon my arrival in the Capital, by
sundry occurrences of the morning, which will, probably, force Roumania
to abandon her neutrality, or rather which have already produced that
result. About 7 o'clock, a Turkish monitor convoyed a small flotilla of
transports across the Danube to the little town of Pecquet, the port of
Krajova. Here the monitor began to practice with its g,uns upon the
houses, whereupon there was a general stampede of the inhabitants, follow-
ed by the disembarkation of a few hundred ruffians of the Bashi-Ba-
zouk persuasion, who at once proceeded to plunder the deserted shops
and houses. This done, they retired with their booty in triumph to the
boats, and the monitor opened fire until the place was in flames. Having
thus accomplished its heroic task and fulfilled its mission of proving
that Turkish troops are civilized beings, and that their country respects
its treaties, the expedition returned to the right bank of the Danube.
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The Roumanian Army

Early this morning I went to a review of the Bucharest garrison-
a most creditable affair. Only about 5,000 men were on the ground,
but their appearance and outfit was excellent, and if they are as good
as they look, Roumania has cause to be proud of her Army. The Prince
Charles was on the ground a heavy, sleepy-looking German, with a
seat on his horse like a sa/t-sack attached to two pole,s. He first rode
along the front of the troops, who were in a line of battalions in mass,
and then took his place on a slight eminence for the defile of the troops,
which was made remarkably well by 12 battalions of infantry and six
squadrons of cavalry of these three squadrons of red hussars and
three of chasseurs, the latter in blue uniforms, with spiked steel helmets
like the Prussians. The men were well mounted on Hungarian-bred hor-
ses, admirably sized, and in good condition. The artillery 10 4-gun
batteries was drawn by animals "requisitioned" by the Government
from private individuals, costing in some instances as much as 200 ducats
or $ 1.000 each. East of all came the ambulance train, provided apparent-
ly with every appliance necessary to insure the comfort of the sick and
wounded during the expected campaign. This body of troops, however,
only belongs to the territorial army of first reserve, and is not so good,
I was assured, as the troops of the first line, who, as an enthusiastic citi-
zen declared to me, are the finest in the world. "I have seen the Imperial
Guard", he said, and tears of exultation actually welled up in his eyes
as he spoke, "in the days before Sedan ; I have seen the legion.s of Austria,
a,nd of Prussia, but they are conscripts, Sir, mere conscripts in comparison
with our men". I thought he exaggerated but I was silent and he was
happy. The truth is that criticism, except as to appearance, shoud be
cautious regarding the Roumanian Army. On paper, it can muster about
40,000 infantry, 2,000 cavalry, and 100 guns, many of theirs batteries
being of the Krupp model, the rest what we called Napoleon guns in the
American war. The reserves and militia, show an effective of 150,000 more.
All the regulars are armed with the Peabody rifle, the second line with
percussion Enfields. Their administrative service is apparently good,
and their field and company officers seem to know their business. How
they wiU prove under fire, no one can say until they have been tried. They

416 CORNELIA BODEA 4

About the same hour the Roumanian gazrison of Kalafat remarked
a great coming and going of the defenders of Widdin, and then hea,rd
the noise of cannon. Thus, at first, was attributed to the celebration of
some Moslem feast, or to rejoicings for some real or imaginary victory.
But after 20 shots had been fired they became conscious of the fact that
the Turks were not using blank cartridges, for shells began to fall within
the works, and although they did no harm, the idea that their opposite
neighbors had at last found their exact range and were bombarding them
was not agreeable, as it was not strictly consistent with the promised
neutrality. Of course, they did what it was natural that they should do
under the circumstances, and without waitiing for orders from the capital,
at once returned the fire.
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must be, in any case, superior to the Turks, if they have as much
courage as they have military instruction, and, although there may be
the natural hesitation of young troops to face the music in their first
engagement, we ought to remember that they are the direct descendants
of those Dacians who furnished the bravest gladiators in the sports of
Imperial Rome.

But how can I do justice to the officers, except to say that, they
are, emphatically, a "thing of beauty and a joy forever". At first sight
the traveler is dumbstruck and is inclined to fancy either that the Army
is exclusively composed of Captains and Lieutenants, or that the number
of privates should be estimated by hundreds of thousands. One meets
few privates they are being despatched to the front but is elbowed
at every step by some gorgeous creatures in gold lace, button.s, and aiguil-
lettes, with a little cloth let in to keep the ornaments together, and give
them as it were, the necessary solidity. I have not seen a General clo-
sely, but my eyes a,che in anticipation of his dazzling splendor.

("The New York Times", Sunday, May 27,
1877, p. 1, col. 1-2; 2-3)

2.

THE PRINCIPALITY OF ROUMANIA

From Our Own Correspondent

Bucharest, Sunday, May 13, 1877

Politic,al existence of the Country

I was a witness of one of the most ixnportant debates on a question
involving the most vital interests of the nation, and must give my hum.-
ble testimony to the effect that I certainly have never seen greater decorum
or a more strict observance of parliamentary rules in either the French
or Italian Chambers, when the point at issue was a vote of confidence in
the Ministry. From the statement of the Government as to its policy,
to the moment when the vote was taken, everything was orderly, the
speeches were delivered in a language as musical as the pure,st Tuscan,
and although there were present as Deputies men who had been members
of the recently deposed Cabinet, their opposition was courteous and appar-
ently motived by considerations of opportuneness and form rather
than of substance.

("The New York Times", Sunday, June 3,
1877, p. 1, col. 4)
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In fact, May 9th. [C.13.] ; the difference between the Greek and the Gregorian calenders
during the 19th century was of 12 days and not of 13.
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3.

ROMANIAN INDEPENDENCE. A LONG-NURTURED HOPE REALIZED
From Our Special Correspondent

Bucharest, Wednesday, May 23, 1877
The Legislativ, Decision upon the Government's Folicy. Official

Consecration of its action. Hearty unanimity in the Legislative Palace.

Monday, the 21st of May, according to the Greek calendar the
8th*, is destined to be a great anniversary in the annals of Roumania,
tor then it was that she crossed the Rubicon of official neutrality and made
hhe decisive plunge which, for weal or woe, pledges her to active par-
ficipation in the war. The milk-and-water resolution passed a week ago
tad satisfied, in reality, nobody, but had dissatisfied the dominant party
as well as the Russians, for while establishing the existence of a state of
war, it had not been sufficiently explicit to secure for the Roumanians
the full rights of belligerents. Everybody felt that some more definite
action must be taken, something categorical be laid down, for it was
rather hard that while the Turks were raiding on Roumanian villages
and bombarding Roumanian fortresses, and generally behaving in a hos-
tile manner, that Roumanian batteries should be, by the law of nations,
forbidden to sink or stop the neutral vessels which, under the Austrian
flag, were daily revictualing the Moslem strongholds of Widdin, in the
very teeth of the guns of Kalafat.

So it was decided to insist upon a positive explanation of the Govern-
mental policy, and all Bucharest flocked to the legislative palace to wit-
ness the solemnity. The grounds around the building were thronged
with vehicles of all sorts, pedestrians toiled up the steep hill which leads
to its doors, anxious faces peered from the windows of the neighboring
houses, all waiting for the verdict which was to decide whether Roumania
as a nation was "to be or not to be". The entrance to the houses was
guarded by a picket of infantry, who sternly turned back the majority
of the inquisitive patriots, who were forced either to saunter about the
court-yard or to flatten their noses against the window-panes of. the
lobby, in hopes of gleaning some idea of the progress of affairs from
the faces of those inside. Two soldiers had crossed the butts of their
muskets before the doorway, but there was an usher just within, and
to him I passed my card and said "Presidente". This was an "open se-
same", and I was immediately admitted into the antechamber, filled with
groups of politicians awaiting the arrival of 1VIr. Rosetti the Speaker,
as we would call him who drove up punctually at 1 o'clock, when,
without more ado, everybody went into the hall and business commenced.
It is a low-ceilinged room, with tiers of seats, in the form of a horse-
shoe, rising one above the other ; in front is an elevated estrade for
the President, with a tribune for orators in front, and a Ministerial bench
on the left. The house was crowded wherever there was even standing-
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room. All the beauty and fashion of Bucharest occupied the ladies' box,
and in the loge diplomatique people were packed like herrings, but
strange to say, when one considers the importance of the subject to be
considered, all the diplomatists, Anglice, the Consuls-General, were cons-
picuous by their absence.

Calm debate and almost unanimous vote

Rosetti took his seat, called the house to order, and then proceeded
to inform it that the Honorable Mr. Fleva had the floor to present to
its appreciation an interpellation upon the policy of the Government.
You might have heard a pin drop. The Deputy rose and read his motion,
crossing over immediately afterward to the tribune to develop it. He
spoke in a quiet, unimpassioned manner, without rant, and evidently
with no attempt to produce oratorical effect, but every word seemed
to tell, and from the bursts of applause by which he was interrupted from
time to time, it was evident that his cause won before it had been pleaded.
The speech lasted for about half an hour, and finished in a tempest of
cheers, whereupon Mr. Cogilniceano, the Minister for Foreign Affairs,
rose to reply. He, too, was as quiet, and, perhaps, more impressive, than
his predecessor, and was applauded even more frequently. His discourse
was a simple statement of facts, justifying the Ministerial conduct, re-
enumerating Turkish outrages and Roumanian forbearance, insisting
upon the great desire of the Cabinet to preserve neutrality, and ending
with the cordial acceptance of Mr. Fleva's resolution. Then Rosetti rose
again, and informed the Assembly that in such circumstances as these
the country should know the names of those who wished her well, and
that the votes would be taken nominally instead of by ballot, as in
ordinary cases. One after another the Deputies left their seats and walked
up to the Clerk of the House, and the arswer of each was pentru ("for")
until their list had been exhausted, and then the Assembly was told
that, of the 81 Deputies present, two had abstained from voting, but
that the remaining 79 had declared that :

"Satisfied with the explanations of the Government rela-
tive to the vote of the 29th April (12th May, according to our
style), this legislative body decides that the state of war existing
between Turkey and Roumania, the rupture of all friendly rela-
tions between us and the Porte, and the absolute independence
of Routnania, have received their official consecration, and, relying
upon the justice of the guaranteeing powers, passes to the order
of the day".
The great work had thus been accomplished for which Roumanian

patriots have toiled for 30 years, their long-cherished dream had been
realized and yet there was no display of either excitement or exultation.
In America a similar situation would have called for unlimited whisky,
in France or Italy these men would have danced a carmagnole, and shed
tears, and a band would have played the Marseillaise or Garibaldi's
Hymn, or some other popular melody ; but here these benighted beings
took it all as quietly as possible, and after passing another vote, by which
it was resolved that both chambers should go in body to congratulate
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Prince Charles on the eleventh anniversary of his accession to the throne,
separated to their respective avocations to plan and execute those measu-
res which are necessary to the maintenance of the principles which they
had just so courageously affirmed.

("The New-York Times", Sunday, June 17,
1877, p. 5, col. 1-2)

4.

THE STRUGGLE IN THE EAST. WAITING THE ORDER TO ADVANCE.
From Our Special Correspondent

Bucharest, Thursday, May 24, 1877
A review of Troops in _Roumania. Diplomacy in War. Turkey's

Successes in Asia. .Roumania's Independence ...
Of war news, properly so-called, there is a dearth ; the foreign public

is not likely to be interested by the recital of the brave deeds of hostile
outposts exchanging shots from the opposite banks of the Danube, with
the occasional demise of some artillery horse, killed by a stray bullet,
and now that the Roumain troops have been withdrawn from Oitenitza,
even that item of warlike bulletins is suppressed. Widdin and Kalafat-
continue to keep up their harmless duel. A few house,s in the suburbs
of the Turkish town have been burned. The Turks have found out that
there was a hill in their rear which commanded Kalafat, and the Rouma-
niaru3, obliged to evacuate their first line of works by the fire of the
new batteries, have looked about in their turn for a more favorable posi-
tion from which they can operate advantageously. At the present rate,
the two garrisons will finish by getting so far separated that the only
possible damage done will be to their own towns, as their projectiles
will certainly never reach the enemy.

The Prince, accompanied by the Grand Duke, who has his head.
quarters, temporarily, in the Summer palace of Kotrocheni, reviewed
the late garrison. of Oltenitza yesterday morning, previous to its departure
for the western provinces of Little Wallachia. The troops looked extremely
well and quite fresh, notwithstanding their march of 50 miles, and I
should say that, whatever be their fighting qualities, no fault will ever be
found with their endurance. They were about 6,000 in all, four battalions
of regulars in dark blue uniforms, faced with red ; three of Dobanyi *
dressed in their national costume of white linen tunics and trousers, with
opankas, or sandals, formed of stripes of leather wound around the feet an.d
ankles and reaching to the kn.ee, a wild, but not unsoldierly looking set,
who may be useful in. guerrilla work, but seemingly not well drilled or
disciplined. Their popular name is "The Turkies" so called from the sin-
gle feather worn by each man in his sheep-skin cap. By the way, the ques-
tion of head-covering-s has always been one of vital importance with the
Directors of the Roumanian Military Administration, and was a pet
hobby of Gen. Floresco, the late Minister of War. He is now under char-

Dorobanizi, doraban i.
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ges for malversation while in office, and one of the principal points of the
accusation is that he expended the military budget with wild recklessness
on this particular article, and that while the provision of powder, shot,
and shell fell short of the strict needs of the Army, there were enough
lapis and kolpacks for three times the number of men whom Roumania
could by any possibility muster into her service.

The line troops marched steadily, and the cavalry, of which there
were six squadrons, were well mounted, and rode respectably ; a six-
gun horse battery was very fine, but the best of all was a battalion of
chasseurs in broad felt ,wide-awakes and butternut-colored suits, not at
all unlike the old Confederate uniforms. These are sturdy fellows, prin-
cipally from Moldavia, who walked along with a springy, elastic step,
and that species of swing almost a swagger for which the French
Zouaves and the Italian Bersaglieri are so much admired.

Behind the lines, during the inspection, were drawn up the perfect-
ly-appointed ambulance wagons and light carts and forges, and to every
battalion was attached a squad provided with stretchers, an invention
of Gen. Davila, of which ea,ch man carried a portion. These are infini-
tely superior to the cumbersome affairs in use in other armies, being
easily put together or disjointed at a moment's notice. Grand Duke
Nicholas seemed pleased, and apparently expressed his satisfaction to
Princ,e Charles, who looked radiant, and is certainly very anxious for the
opportunity of displaying his military abilities, feeling that a little éclat
gained for Roumanian arms under his leadership will greatly consolidate
his position as a sovereign. Immediately after the review, the troops
marched off on the road leading to Turnu-Severin, where there is to be
a general concentration, either to cover the Russian right flank, during
the passage of the Danube, or to make a simultaneous advance into Ser-
via. Meanwhile, a Russian light infantry division was moving with four
battalions and a long train of wagons down the Oltenitza and Giurgevo
roads to reinforce the garrisons which have taken the place of the Rouma-
nians. The,se were by far the most effective-looking troops which I have
seen and were smart and neat, notwithstanding that they have come
the whole distance from the Pruth on foot, and have been under canvas
for several months. It was somewhat the fashion during our war in .America
to ridicule well-dressed officers, who were called "popinjays" and other
contemptuous names, but the experience abroad has seemed to prove
that slovenlinees is not a certain gauge of ability, and that both chiefs
and soldiers are not only more healthy but fight better when they are
clean and tidy.

Causes of delay

However, people are beginning to ask, or rather the number of
these anxious inquiries is increasing, what is the use of all this display
of forces, if they don't do anything ? A couple of months ago there was
the excuse of bad roads and inclement weather, and diplomatic efforts
to preserve the peace ; but now, for at least three weeks, these excuses
are no longer valid. The means of communication are in excellent condi-
tion, the railways are at the disposal of the Russian staff, there is no lack
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of means for transporting either men or material, and yet they do not
get on, and at the present moment have not 100,000 men in position
west of Ibraila. As I have already written, the effect produced is bad,
and, with any other than a Russian Army, would be highly demoralizing.
I had on Thursday a long interview with the Minister of Foreign Affairs * ,
who may be called the Thiers of Roumanian statecraft, and according
to him, and his views have been since confirmed by the opinion of Mr.
Costinesko, a very distinguished member of the Chamber of Deputies,
there are very strong grounds for supposing that there will be no real
fighting after all. The Minister even went so far as to say that the pas-
sage of the Danube will not even be attempted, but that Turkey will
offer certain concessions which will be accepted, and that then amicable
relations will be resumed. The Deputy, however, and he reflects the
views of quite as intelligent, although less wily, a class as that represent-
ed by Mr. Cogilniciano, believes that nothing in the way of negotia-
tions will be attempted until after a Russian victory, when Prince Gort-
schakoff will work the oracles and make peace on the terms of some ter-
ritorial aggrandizement in Asia, and a general promise of reforms for
Turkey's European Christian population. I am assured that this is the
view I ought rather to say the fear entertained by Russian officers,
including Grand Duke Nicholas, and that one and all are profoundly
indignant at the policy of the Russian Chancellor. Diplomatists and
lawyers are not often beloved by soldiers, who look upon them as social
and moral excrescences, and their opinion is only of weight because it
represents a very strong fraction of the Russian nation. Personally, al-
though without the slightest pretensions to political foresight, I cannot
believe in the possibility of the solution thus announced. Prince Gortscha-
koff is one of the cleverest statesmen in the world, and he would not
venture on such a course as this, unless there were reasons of a. most
cogent nature, and these reasons do not, I believe, exist. Russia, that is
her Government, never desired war, but she has been, from community
of origin and religion, regarded, for more than half a century, as the na-
tural protector of the Eastern Christians to whom she has solemnly
pledged her aid. Russia is a great power, which has never faltered when
once engaged in a-ny enterprise, and it is asking too much of human
declarations of her sovereign, after a positive declaration of war, and
the mobilization and advance into the enemy's country of a spendid
army, that she will stop short on the way and go quietly home contented
with some trifling success, or with a rectification of her Asiatic frontiers,
with a full knowledge that by so doing she would abdicate her Eastern
protectorate, and throw the entire body of the Sclavonic populations
into the arms of her deadliest enemy, Austria.

Beside3, we have no grounds whatever for supposing that the Porte
is disposed toward making any concessions. In Asia she has not been
beaten ; indeed the advantages have been rather on her side. The cap-
ture of Baiazid and Ardahan is of no moment ; neither place is of the
slightest strategical importance ; both could have been invested and
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turned ; both were too far from the Turkish base of operations to admit
of relief if seriously attacked. Neither Kars nor Erzeroum have been taken,
nor indeed, seriously menaced, and so long as they stand, the old Genoese
military road to the Euxine is practically closed to an invader. She has
lost, it is true, by the Roumanian declaration of independence, all con-
trol over Roumanian affairs, but this control has been, since 1856, only
nominal, and her own national boundary, the Danube, has not yet been
crossed, nor has one stone of her fortresses been demolished. That an
attempt at an arrangement will be made, and that the Emperor's visit
to Ploie§ti and Buchare,st, which is announced for the early days of next
month, will be followed by negociations for another coalition of the Chris-
tian power there can be no doubt, as there can be none that it will be
as abortive as were the conference and the protocol. It is well to give
proofs of long suffering and disinterestedness, and Russia and Turkey
are ea,ch trying to outwit the other in cleverness and dissimulation.
Whatever be the result, Roumania will be materially the gainer, but the
most farseeing statesmen feel that something more than bloodless triumph
is necessary to develop those principles of national honor and self-sacri-
fice whfch they have labored to inculcate ; they fear a lapse into reaction
and corruption ; they would see their countrymen assert their manhood,
and not learn to look for foreign aid and foreign counsels in every moment
of danger. Roumanian patriots have learned that independence won
through diplomatic interventions is fraught with peril ; they understand
that its value will be far greater in the eyes of those who have fought
to win it, and that it needs that same baptism of blood which has always
elsewhere sanctified the birth of a nation.

("The New York Times", Sunday, June 17,
1877, p. 1, col. 1-2)

5.

WITH THE RUSSIAN RESERVES

From Our Own Correspondent

Bucharest, Saturday, September 15, 1877

Bravery of _Roumanian Soldiers
The Roumanians are apparently fighting gallantly, and Prince

G-ortschakoff has written to the Golos "to stop its sneers and innuendoes
aigainst this nation of heroes", &c ; but they are paying dearly for their
glory, and on Thursday night half a dozen medical men were rou,sed
from their slumbers, by order of the Minister of War, and hurried off
in a special train toward Simnitza, where the wounded are being brought
in such numbers that neither beds nor surgeons are sufficient for their
aiccommodation and attendance. Their capture of Grivica, on the 12th
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of September, is a very creditable achievement for green troops, for the
first time in presence of the enemy ; all the more so, indeed, that this
was the point where the Russians were so terribly beaten in the battle
of the 31st of July. Unfortunately, like the young bears, they have all
their troubles before them, as Grivica is only an advanced work of Plevna,
six to seven kilometres from the main position, which is not at all corn,
manded by it, and is beyond the range of any of the guns of the Russian
field batteries. So far the continuous six days' fighting has not been suc-
cessful to break the Turkish line, wich still looms up as formidably as
when Kestner's Division was decimated and Kriidener's two corps were
rol/ed back in fragments from before its Redif-garrisoned intrenchmentf3.
There are three corps engaged now in the attack ; 100,000 men, ae,cord-
ing to the Russian calculation, but in reality not more than 80,060 at
the commencement of the engagement, which has already made serious
gaps in the ranks of the allies, of whom 6,000 wounded are lodged in
the field hospitals, and 3,500 transported to Sistova.

("The New York Times", Friday, October 5,
1877, p. 1, col. 1)

6.

WITH THE RUSSIAN ALLIES

From Our Own Correspondent

Buchare,st, Monday, Sept. 17, 1877

Behaviour of the Boutnatvian Troops.
Col. Wellesley and the majority of the newspapermen who were

with the Army returned yesterday to recruit their damaged health. None
of the gentlemen of the press had ever before been subjected to the priva-
tions of a campaign such as that now being fought out in Bulgaria, and,
despite their regardless-of-expense preparations, found themselves unpro-
vided with the articles most necessary to their comfort, so that they
are now suffering the consequences of their want of experience. Several
are in their beds with fever and congestion of the liver, and Mr. Granet,
a correspondent of one of the leading Parisian dailies, has been removed
to the hospital, where his recovery is despaired of. According to the
testimony of all who were witnesses of the sanguinary engagements of
the past week, the behaviour of the Roumanian troops has been excellent.
There was no opportunity for manoevering, so that we caruiot judge
of the capacity of their leaders, but of courage and recklessness of danger,
among both men and offie,ers, they have given inost satisfactory evidence.
Their artillery was served with faz greater precision that that of their
allies, and they rushed again and again to assaults in the face of a hail
of projectiles more terrible, as I have been assured by a German officer
who was on the ground, than that which tore through the ranks of the
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Imperial Guard when it stormed the heights of Solferino. Naturally,
there is a little exageration in this, but tht despised Moldo-W0achian
Militia, have merited well of their country, and have showed themselves
to be better soldiers than the much-vaunted Russians, who faltered a
good deal in the last day's fighting, and whose officers not unfrequently
set a very bad example by giving the signal of a mum qui peut.

("The New York Times" Thursday, Oct. 4,
1877, p. 5, col. 2)
7.

THE CONTEST IN THE EAST. WITH THE ARMY BEFORE PLEVNA

From Our Own Correspondent

Poradim, Tnesday, Oct. 2, 1877

.
Confidence in the _Roumanian Troops

So many centuries have passed without any warlike deed to
place to the credit of Roumania that the world has taken up the
undeserved opinion that the nation was lacking in courage, and that
the money spent in the education of its officers and the organi-
zation of its Army had been wasted in vain. And yet they fight well
these so-called holiday soldiers, and nothing can be more heroic than
their conduct since they have taken the field. As yet I have not seen
them under fire, but we know that they stormed the redoubt where
Schakovsky's veterans had been decimated a month before, and that
they have held it since then in spite of the tremendous hail of shot and
shell which has swept across it for the last fortnight, and that they have
rolled back Osman Pasha's sorties with he,avy loss, whenever the Turks
have tried to retake the position.

Nor are the coolness and circumspection of their officers inferior
to the courage of the rank and file. Their outpost service is well under-
stood, and their cavalry patrols feel the enemy in every direction, and
keep the head-quarters staff fully informed of his movements. They
neglect no precaution, and if they are beaten, it will be in fair fight,
and not because their commanders have made a mistake, or because
their soldiers flinch from danger. One thing is certain, Prince Carol
will never be surprised and should his pickets be driven in, the numbers
of the foe, not his own negligence, will be the cause of the disaster. Their
sovereign lacks experience in the field, but he has plenty of energy
and a good theoretical instruction in the art of war, and the practical
part will come in due time.

Taking copy from the lessons of our great struggle, the Roumanians
cover themselves with trenches everywhere, and their skirmish line is
scarcely established before the men are hard at work at the rifle-pits.
As soon as a detachment halts for the night an intrenchment is thrown
up, and the lines of their earthworks show the movements of their Army.
The men are handy, and while some ply their picks and shovels, others
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weave rude fascines and gabions to cover the escavation until all, within
a. comparatively short space of time, are under shelter. They do the
same thing for their encampments, so that, notwithstanding the shortcom-
ings of their intendance and medical department, they are destined
to suffer much le,ss from the inclemency of the weather than the Russians.
Each company is provided with four ladders, to scale the enemy's pal a-
pets or to bridge over the ditches. The men fire without precipitation
and aim steadily, never wasting their ammunition unnecessarily, differ-
ing in this essentially from the Turks, whose discharges are wild, although
some times as incessant as the roll of a drum, without being, for all
that, much more effective, except at the moment of an assault, when
among the immense number of bullets a certain proportion must find
their mark.

What I have seen of the Roumanian troops has given me a vast
amount of confidence in their efficiency ; they march well and support
fatigue and privations without a murmur, and, indeed, whitout much
apparent suffering ; and they will follow their officers into the very jaws
of death if these have given already proof of their intrepidity.

("The New York Times", Saturday, Oct. 27,
1877, p. 2, col. 2)

8.

AN EASTERN CENTENNIAL. CELEBRATING A HERO'S DEATH

From Our Own Correspondent

Jassy, Sunday, Oct. 14, 1877

The Ancient Capital of Moldavia Singular Story of the _Last
Century The Tragic Fate of a _Roumanian

In order to keep alive the enthusiasm of the Roumanian people
and remind it of the fate in store for the nation should the Turks triumph
in the present conflict, the Government determined to celebrate, with
becoming solemnity, the centenary of the death of one of their Hospo-
dars, who was at once a hero and a martyr in the cause of the inde-
pendence of his country. As the weather had never let up for nearly
a fortnight, nothing but the pick and shovel could work at the front,
and as their dull thud cannot offer matter of interest to even the most
imaginative and painstaking correspondent, nearly every one has come
back, some ill with the fever, others in order to be present at the great
ceremony of yesterday. Centenaries are novel affairs in this country,
which is without many salient points in its annals, and so the most
possible was made of this occasion to work on the patriotism of the
inhabitants and prepare them for new sacrifices. I told nearly everything
that there is to tell about the ancient capital of Moldavia last Summer,
but, although I had then passed several days within its hospitable walls,
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I had never heard anything about the defunct Prince whose statue on
one of the public squares had scarcely attracted my attention. But cir-
cumstances make all the difference in the world, and now the once
neglected gentleman on horseback had become the centre of all interest.

Gregory Ghika, the descendant of one of the old Phanariot families
who had been originally established in the Danubian Principalities as
Turkish caimacams, was elected Hospodar of Moldavia in 1749, and is
said to have ruled in a very mild and equitable manner, a fact very cre-
dible from the duration of his reign nearly 30* years as it must
be borne in mind that in the 70 yearS preceding there had been exactly
40 predecessors on the throne. Taking an active part in the Russo-
Turkish war which was terminated in 1774 by the peace of Rustchuk-
Käinardi and the creation of the Protectorate, Ghika was obliged to
seek an asylum in Russia, whence he was recalled by the following year,
to whose well-being and improvement he conscientiously devoted himself
by the foundation of a number of hospitals, and by the reduction of taxes.
For two years everything went on prosperously, but when, by the secret
treaty of the 27th of February, 1777, it was found that the Bukovine,
until then a province of the Moldavian Principality, had been sold by
the Porte to Maria Theresa of Austria, the old Hospodar refused to agree
to the bargain, and prepared to resist the occupation of the territory
by the imperial troops. At first this opposition was treated with indif-
ference, as one of those periodic insurrections which were generally suppres-
sed by a judicious distribution of backsheesh. But Ghika was in earnest.
He was not to be bought, and, far from listening to the orders of his
suzerain, drove out of the country the agents deputed by the Turkish
and Austrian Governments to mark out the new frontier. This oppo-
sition on the part of his vassal, excited the ire of the Sultan, Abd-ul-
Hamid, who immediately dispatched an Agha of Janissaries with orders
to give the Hospodar such a lesson as would make him more obedient
in the future. A few years before, an eunuch and a bow-string could
have been the only course considered to be worthy of the descendant
of the Caliphs, but the recently-established Prote,ctorate, and the pre-
sence of European Consuls in the Moldavian capital, rendered such heroic
treatment dangerous, and the emissary was merely instructed to bring
Ghika to Constantinople "to explain his conduct" unluckily the phrase,
"living or dead", was added to the firman. As soon as he had arrived
at Jassy, the Agha, who was accompanied by only two janissarie,s, pretend-
ed to fall ill, and requested the Hospodar to call upon him. This the
unfortunate Prince did, in spite of the advice of his friends, who feared
some treachery, having remarked that the horses of the Turkish envoys
were always kept saddled before the door. Still, he consented to take
with him his five sons as a sort of guard of honor. The party was
admitted, pipes and coffee were served, a certain amount of discussion
was entered into, and then, at a given signal, the Turk and his atten-
dants drew their yataghans. The rest may be imagined. Five heads

* This is likely to be a print error since Grigore Ghika reigned actually twice In Mol-
davia (1764-1767 and 1774-1777), which makes 13 years altogether, the inter-reign period
being included.

2 e. 7860
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The Government, however, were most anxious, under the present
circumstances, to give it all the eclat possible, not so much from any
reverence for the Ghika, who was a type of feudality, the antithesis
of the class now in power, llut in order to show to the world that the
independence of Roumania had been a cherished dream of their andes-
tors, and that its assertion now is not a mere political trick to retain
the reins of Government. It is for this that the ceremoniy of the 13th
of October has a certain importance, and it was in order to see the
conduct of the population in the face of one of their historical incidents
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were put into a box, five bodies were thrown out of the window, and
three Janissaries were galloping on the road to Constantinople before
the stupefied citizens could avenge the death of their sovereign.

It was to celebrate this martyrdom that the present commemo-
ration was gotten up, and considering that all the troops are away, and
that the only representatives of the military element to be shown are
the firemen and the National Guard, the display was very creditable,
its most attractive feature, certainly, being the beautiful faces of the
ladies of the Red Cross of Moldavia. At midday the approaches to the
Cathedral, or rather to its annexeas the immense four turreted build-
ing which is to be the glory of the town is not yet completed were
crowded with popas in and out of full dress, members of different civil
and religious societies, Town Councilmen Police, beggars, and delega-
tions from the provinces. These last had been arriving by squads for the
last 48 hours, and had helped to render accommodation in the hotels
more difficult and detestable than usual. Every detachment had at least
one banner ; indeed, I never remember to have seen as much bunting
and silk within the same space, and there was not a window in the town
where a flag did not wave or a piece of carpet or a shawl cover the sill.

As the church is small, only a limited number could obtain access,
and as there was no order in the arrival of the deputations not a little
confusion arose, and the Police turned back a great many would-be spec-
tators, who thereupon climbed disconsolately upon the wall and peered
through the iron railings and pushed and struggled for places, but to
their credit be it said, with a fair amount of good humor, and without
an`y of that vituperation which woUld have been witnessed on similar
occasions in Anglo-Saxon lands. Now and then somebody would catch
hold of somebody else's leg and pull him down and get up where he
had stood, to be pulled down in his turn by some one more athletic and
inquisitive, but no one seemed to get angry, but, on the contrary, took
it as though they admitted the principle that "might makes right".
A few pertinacious old ladies, looking very much like Irish apple-women,
dodged about the gates, and when the guardians were occupied on the
other side would make desperate plunges to get in, sometimes with
success but usually to be brought back and h'ustled ignominiously outside,
where they would stand and jabber and cross themselves until another
favorable opportunity presented itself for a charge. This had been
going on, said my cicerone, since 6 o'clock in the morning, and the three.
reliefs of policemen were exhausted, although the old women were not.
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that I assisted at the celebration, and have recounted it to the American
public. So much has been said to the "national discouragement" of their
desire for peace at any price, that I was an_xious to judge for myself,
and I have acquired the conviction that, except among the shop-keepers,
they mean to fight it out. Like people under a douche, they have gotten
over the effe,cts of the first shock. The blood of the old Dacian gladiators
has been warmed up after its sleep of centuries, all hesitation has disap-
peared, and though they may mourn and weep over their dead husbands
and sons and brothers, even the women would not wish for a peace unless
that peace should bring with it the blessings of liberty and independence.

("The New York Times", Tuesday, Nov. 6,
1877, p. 2, col. 3-4)
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Contacts culturels et politiques

THE SUNDAY LEGEND
DENNIS DELETANT

(London)

The Sunday Legend is an example of what might be called early
Christian apocryphal correspondence. The epistle was not, however, a
popular form among the writers of apocrypha, probably because, as
M. R. James suggests, it was more liable to be proved spurious and
therefore unlikely to gain popularity 1. In comparison with other types
of apocrypha such as the apocryphal Gospels and the apocryphal Acts,
the apocryphal letters are few in number. This is not to deny that the
influence of the Epistles of St Paul during the infancy of the Christian
Church led to the attrib,ution to him of a 'Amber of letters concerning
dogma that they might carry greater authority. A well-known example
of this is Paul's correspondence with Seneca which existed in the fourth
century and is said by Jerome to have been widely read. On the basis
of this correspondence Jerome included Seneca in his catalogue of Chris-
tian authors.

The earliest apocrypha are from the first century and are mainly
those books known as the Secondary Gospels 2. In the latter half of
the second century apocryphal romances about the apostles became
-widespread popular reading while by the following century romantic
legends describing the missions of St Thomas in Persia and India and
of St Andrew among the Scythians of South Russia made their appea-
rance 3. The oldest of the apocryphal epistles are the Epistle of the Apostles
and St Paul's Third Epistle to the Corinthians, both of which are consi-
dered to date from abdut the year 160. The famous correspondence of
Christ with Abgarus is probably of the third century. The letter of "our
Lord Jesus Christ" is first attested at the end of the sixth century.

Most of the apocryphal epistles are dull and uninspiring and bear
no comparison to the apocryphal Acts where several of the prayers and
discourses of the apostles are of great beauty. The letter of "our Lord
Jesus Christ" may not be dull, with its threats of disaster to those who
break the day of rest, but it is repetitive. It is, in short, a long denuncia-
tion of those who transgress Sunday.

It has been suggested that the letter of "our Lord Je,sus Christ" owes
its origin to an attempt on the part of some early Christians to have
Sunday adopted as the day of worship in place of Saturday, the Jewish

1 M. R. James, The Apocryphal New Testament, Oxford, 1924, p. 476.
2 Ibid., p. XIX.
3 See the English translations of these legends in M. R. James, op. cit., pp. 337-438.

REv. ETUDES SUD-EST EUROP., XV, 3, P. 431-451, BUCAREST, 1977
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4 N. Cartojan, Cdrfile populare in literatura romtineascd, vol. 1. Epoca inf luenlet sud-slave,
Bucuresti, 1929, p. 100.

6 L. Goppelt, Apostolic and Post-Apostolic Times, London, 1970, p. 204.
6 See the Didache 14. 1. The Didache ("Teaching of the Apostles" of "Instruction for

missionaries") was considered Scripture by many early fathers and is thought to have been
written between 70 and 110; see H. Chadwick, op. cit., pp. 46-47.

7 cf. H. Delehaye, Note sur la légende de la lettre du Christ tomb& du ciel, extrait des
"Bulletins de l'Academie royale de Belgique", Classe des lettres, no 2 (février pp. 171-213),
Bruxelles, 1899, 45 pp. : "Son objet principal est d'inculquer l'observation du dimanche"
(p. 6).

Licinianus is described as "Licinianus Carthaginis Spartariae in Africa eplscopus"
in J. A. Fabricius, Codex apocryphus Novi Testament', Hamburgi, 1703, p. 308r. Carthago
Spartaria is in fact modern Cartagena in S. E. Spain ; see A. Baudrillart, A. de Meyer, E. van
Cauwenbergh, Diclionnaire d'Histoire el de Géographie Ecelésiastiques, tome onzième, Paris, 1949,
cols 1233-1237.

Liciniani, Carthaginensis episcopi, epistola III, ad Vincentium episcopum Ebositanae
insulae, in J-P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series Latina, tomus LXX II, Parisiis, 1849,
cols 699-700.
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day of worship 4. Indeed, the Eastern Church reje,eted the observation
of Saturday together with the Jewish feasts as being part of Judaism 5.

Since the Christian practice of commemorating the resu.rrection
on the first day of the week, and not on the seventh, was already estab-
lished by the early second century 89 if it is to be admitted that the puipose
of the letter of Christ was to urge Christians to adopt Sunday as the day
of worship instead of Saturday, then the letter must date from the earliest
times of Christianity. This is improbable for it is not tintil the end of
the sixth century that it is first recorded. A more plausible explanation
is that it was designed to chastise those people who biy working on Sunday
did not observe the Lord's day and did not worship. This is, indeed,
the essence of its contents 7. It was probably composed in the fojurth
or fifth century.

The earlie,st record of the letter dates from about the year 584.
The bishop of Cartagena, Licinianus, scolds his colleague Vincentius,
bishop of the island of Ibiza, for having read a letter, purported to have
been written by Christ, to his flock 8. Licinianus describes the letter :

In principio ipsius epistolae legimus ut dies Dolninicus colatur. Quis enim Christianus,
non propter ipsum diem, sed propter resurrectionem Domini nostri Jesu Christi, eo quod in
ipso a mortuis resurrexit, reverendissimum non habeat ?...

Absit ergo a Sanctitate tua hoc credere, ut epistolae nunc nobis mittantur a Christ°.
Sufficiat enim quod locutus est in prophetis per se ipsum, et per suos apostolos. Nam et his non
litteras transmittebat e caelo, sed Spiritu sancto eorum cords replebat

Et si forte ipsum nomen novum te delectavit, quia ipsa epistola, sicut simulator scripsit,
de caelo descendit super altare Christi in memoria sancti Petri apostoli, scito diabolii este
figmentum, et omnem scripturam divinam, epistolam, aut epistolas esse caelestes, et ad nos de
caelo fuisse transmissas °.

Two centuries later the letter reappears in a modified form at the
Lateran Council convened in 745 by Pope Zacharias. The priest Deneardus,
charged with denouncing the heretics Clement and .Aldebert, presented
to the Council a letter that was being circulated by Aldebert who claimed
that it had been written by Christ and that it had fallen from heaven
at Jerusalem. The Pope ordered the letter to be read to the Council,
the following part of which has been preserved :
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" Bibliotheca rerum Germanicarum, tomes tertius, Monumenta Moguntina, edidit
P. Jeff& Berolini, 1866, pp. 142-143. In the text published by J. A. Fabricius, op.cit.,
p. 309r the name Icore appears as Leora, the phrase alio sacerdoti Leoban is ad alium sacerdo-
tern Leobanium, the name Macrius is replaced by Macherius, and the ablative in monte sand°
archangelo is represented by the accusative in montem Sancti Archangeli. The Pope's reply is :
"Pro certo, fratres charissimi, iste Aldebertus in insaniam est conversos".

11 Monumenta Germaniae Historica, tomus III, Legum, tomus I, edidit G. H. Pertz,
Hannoverae, 1835, p. 65, no. 77. See also A. Veselovski, OnarrEz no ecropee paseeTne
xpiscianciwit .nereemz. II. ammonia o HeAtiris. Htypirazb meexcrepcma liapolmoro
npocwhupiuT, vol. 184, St. Petersburg, 1876, p. 71 and J. A. Fabricius, op. cit., p. 309v.

12 H. D alehaye, op. cit., p. 18. A text of the letter similar to that presented to the
Lateran Council was published by Stephanus Baluzius (Etienne Baluze) in his Capitularia regum
Francorum, tomus secundus, Parisiis, 1677, cols 1396-1399; the title of the letter is (col. 1396
no. XVII) : Epistola nomine lesa Christi scripta aevo, ut videtur, Karoli M. Regis Francorum.
Baluzius attributes the years 788 to the letter, a date disputed by one scholar ; see H. Dele-
haye, op. cit., p. 9, note 1, B.'s text has been reproduced by J. A. Fabricius, op. cit., pp.
309v-313 and A. Veselovski, op. cit., pp. 71-74.
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In Dei nomine. Incipit epistola domini nostri leso Christi filii Dei; qui in Hierosolima
eecidit, et per Michael archangelum ipsa epistola inventa est ad portam Effrem. Et per menus
sacerdotis nomine Icore epistola ista fuit relecta ipsa exemplata ; et transmisit ipsam epistolam
ad Geremiam civitatem ad alio sacerdoti Talasio. Et ipse Talasius transmisit ipsam epistolam
ad Arabiam civitatem alio sacerdoti Leoban. Et ipse Leobanus transmisit epistolam istam
ad Vetfaniam civitatem ; et recepit epistolam istam Macrius sacerdos Dei, et transmisit istam
epistolam in monte sancto archangelo Michael. Et ipsa epistola per manos angeli Domini per-
venit ad Romanam civitatem, ad locum sepulcri sancti Petri, ubi claves regni caelorum consti-
tutae sunt. Et 12 papati, qui sunt in Romana civitate, triduanas facerunt vigilias in leiuniis,
in orationibus, per diebus et noctibus....
When the text had been read, the Pope replied :

"Pro certo, karissimi fratres, et praedictus in insaniam conversus Aldebertus"".

Thus we already have two recensions of the legend. In one the
letter is said to have fallen at Rome, on the altar of St Peter, in the
other at Jerusalem, where it was found by the archangel Michael. The
association of the letter with the archangel Michael will reappear in a
later recension.

Deneardus seems to have had little success regarding the circula-
tion of the letter for a little later, in one of the Capitularía of Charlemagne
for the year 789, mention is made of a letter that fell from heaven :

Omnibus

Item et pseudografia et dubiae narrationes, vel quae omnino contra fidem catholicam sunt,
et epistula pessima et falsissima, quam transacto anno dicebant aliqui errantes et in errorem
alios mittentes quod de celo cecidisset, nec credantur nec legantur, sed comburentur, ne in erro-
rem per talla scripta populus mittatur. Sed soli canonici libri et catholici tractatus et sanctorum
auctorum docta legantur et tradantur 11.

Insufficient detail about the letter is given for us to identify it
exactly with the letter of Christ but, as H. Delehaye points out, "Phis-
toire de l'imposteur Aldebert, qui colportait la lettre du Christ, égale-
ment à l'époque carolingienne, a suggéré un rapprochement qui ne man-
que point de vraisemblance, et il faut croire qu'en 788 on répandit
profusion un écrit qui n'était qu'une nouvelle édition de la lettre produite
au concile romain, laquelle n'était elle-méme qu'une réédition de l'apo-
cryphe déjà condamné par l'évéque Licinianus"2.
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18 Sammlung Englischer DenkmAler, vierter band : Wulfstan herausgegeben von A.
Napier, Berlin, 1883, pp. 226-232. See H. Delehaye, op. cit., p. 21.

14 The Jews recognised seven heavens, the highest of which, known as the "Heaven of
heavens", was the abode of God ; hence the expression "to be in the seventh heaven".

18 H. Delehaye, op. cit., pp. 10-13. This MS is Latin MS 9550 in Catalogus
codicum latinorum bibliothecae regiae Monachensis, tomi II, pars I, Monachii,
1874, p. 102 f. 1: Epistola Christi de die sancto dominico cum testimonio Petri
episcopi hanc epistolam digito Christi scriptam et de septimo coelo transmissam esse in terram,
s. XI. Judging from the catalogue entry, a copy of the letter in Latin in an MS dating from
the 14th or 15th century in the former Imperial library in Vienna closely resembles that in
the Munich MS; see Tabulae codicum manu scriptorum praeter Graecos et orientales in Bi-
bliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum, edidit Academia Caesarea Vindobonensis,
Vindobonae, 1864, p. 227, no. 1355, 8. ff. 91r-92r. Incipit : "Incipit Epistola de die domini-
co, quia nescitis...". Explicat "custodire debetis". See B. P. Hasdeu, Cuvente den bálrini,
II. Cdrftle poporane ale romdnilor in secolul XVI, Bucuresti, 1879, p. 25. This test is preceded
in the same MS by a different version of the letter ; see Tabulae codicum... p. 227, no. 1355,
7. ff. 89r-90v. Incipit : "Incipit epistola in nomine tninitatis salvatoris domini nostri Jhesu
Christi, que de celo in Jherusalem cecidit". Explkcat : "adiuvet illis".

18 As the Virgin appears in the above mentioned texts dating from the llth century her
inclusion in the letter of Christ cannot be ascribed to the Flagellants as suggested by A. Vese-
lovski, op. cit., p. 82.

11 G. Amadutius, Anecdola litteraria ex MSS. codicibus eruta, I, Romae, 1773, PEr.
69-74. This text is reproduced by J P. Migne, Encyclopedie théologique, tome 24, Diction-
naire des apocryphes, tome 2, III-éme ed., Paris, 1858, cols 367-369.
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Perhaps the earliest version of the letter in a vernacular is in Old
English. It was published as one of the sermons of Vulstan, archbishop
of York from 1002 to 1023 13. The text corresponds almost exactly
to the fragment that has been preserved from the letter read to the
Lateran Council except that the Old English version adds that the
letter fell from the seventh heaven 14 and that i t was written in letters
of gold. Both these details will recurr in later recensions, the latter in
particular in the recension with Bethania. It should also be pointed out
that both the Virgin Mary and the archangel Michael are invoked in
this text ; they, too, will appear later.

Among the earliest complete texts of the letter in Latin is one
reproduced by H. Delehaye from a manuscript in Munich that is thought
to date from the eleventh century 3. This does not contain the long
preamble concerning the arrival of thd heavenly letter that appears
both in the version read at the Latern Council and in the Old English
text. .Although it does not mention the locality in which the epistle fell
it doe,s record that the letter was sent from the seventh heaven. Further-
more, the Virgin is invoked in this text, just as in the Old English version1°.

A text very similar to that of the Munich MS was found in a twelfth
century Latin MS in the archives of Todi in the district of Perugia by
G. Amaduzzi and published by him 17. Once again the letter has no
introduction concerning the place where it is said to have fallen but
towards the end of the text there is a phrase which is rather confused
and which does not occur in the Munich MS:

Quod si non custodierit epistolam istam anathematizo vos usque in saeculum saeculi,
et de septimo throno Domini n'ostri Jesu praeterito anno in civitatem Gazize ubi sanctus Petrus
episcopatum accepit.
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12 A. Veselovski, O. cit., p. 75; it is not clear whether by reArria Veselovski is referring
to Gr. nOvirect. "the Galatians" or Gr. reaxstig "Galata", a suburb of Constantinople ; see
also p. 18.

12 L. Delisle, Inventaire des manuscrits de Saint-Germain-des-Prés conserves ei la Bibliothè-
que Imperiale, sous les numéros 1:1504-14231 du fonds latin, Paris, 1868, P. 44, no. 12270.
ff. 31v-32v: Lettre miraculeuse sur la sanctification du dimanche.

20 Quoted from H. Delehaye, op. cit., p. 13 who reproduces the complete text of the
letter.

21 Ibid., p. 16.
22 Now in the Bibliothèque Nationale, fonds latin 12315; see L. Delisle, op. cit., p. 47,

no. 12315 ff. 37v 40r: Lettre miraculeuse sur la sanctification du dimanche.
23 H. Delehaye, op. cit., pp. 16-17. A text similar to this appears to be that in another

12th century MS in the former Imperial Library in Vienna ; see Tabulae codicum manu scripto-
rum praeter Graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum, edidit
Academia Caesarea Vindobonensis, I, Vindobonae, 1864, p. 85, no. 510, 4. ff. 134r-141v.
Incipit : "Epistola domini nostri Jhesu Christi, descendens de celo". Explicat : "Rogo vos
omnes divites et pauperes ut per omnes dies sanctos dominicos..." cf. the text reproduced
by Delehaye, op. cit., p. 17, 1. 11: "Rogo vos, fratres karissimi, omnes divites et pauperes
per omnem sanctum dominicum ad ecclesiam conveniamus..." See also B. P. Hasdeu,
op. cit., p. 25.

24 Little is known of Ekkehard's life. He was born about 1050 and died after 1125.
He was abbot of the monastery of Aura, founded by bishop Otto of Bamberg, near Kissingen
in Bavaria.

22 Ekkehardi Uraugiensis abbatis Hierosolymita, herausgegeben von H. Hagenmeyer,
Tiibingen, 1877, pp. 313-315. See H. Delehaye, op. cit., p. 19.
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There is clearly something omitted from this passage for the phrase
"in civitatem Gazize" appears to imply a reference to the fact that
the letter was sent "to the town of Gazize". The name Gazize itself is
also puzzling. It may be an error for Fa.narm as postulated by Veselovski 18.

A third Latin text is also from a twelfth century MS that originally
belonged to the monastery of Corbie but is now in the Bibliothèque
Nationale in Paris 19; it opens with the same preamble as the version
of the letter read to the Lateran Council :

Incipit epistola que de celo venit in Ierusalem et cecidit ante portam Effrem ibique inventa
est per manus sacerdotis nomine Achor, et ipse transmisit eam ad Armeniam civitatem ad
alium sacerdotem nomine Ioram, qui transmisit eam in Bethania civitate ad alium sacerdotem
nomine Machabeum, et ipse transmisit eam ad montem Garganum, ubi est ecclesia sancti
Michaelis archangeli. Ipsa autem epistola per voluntatem Dei Romam pervenit ad sepulchrum
sancti Petri et omnes qui erant in civitate ubi epistola venit fecerunt triduanum ieiunium et
orationes et elemosinas ...".

This text is particulary interesting, however, because it mentions two
previous letters sent by Christ :

Epistola autem ista cecidit in Ierusalem de manu Domini scripta et ad sepulchrum sanc-
tum pervenit per voluntatem Dei et due antea, et ista tertia est, et post illam nulla veniet
amplius 21.

An even more striking development is presented by another Latin
text from a twelfth century MS that also originates from Corbie 22. Here,
the letter of Christ is said to have fallen -written on marble tablets 23.
It is this version that is clearly a forerunner of the recensions in Greek,
Slavonic and Romanian in which the letter falls to earth inside a stone.

From the same period we find that Ekkehard of Aura 24, in his
Chronicon universale, speaks of a heavenly letter that circulated during
bis lifetime 25.
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In the absence of more detail we can only surmise that this letter
vas the letter of Christ. The same must be said about the following
passage in Chronicon S. Maxentii for the year 1110:

Item Lunae eclipsis fuit, et Cometa appartiit. Mortalitas et fames magna, et sal carus
nimis, et guerra inter Willermum Comitem et Hugonem Brunum incoepit, quae diu duravit.
Epistolam ferunt descendisse in Jerusalem de caelo, de die Dominica et observatione eius. 25

In the year 1201 Eustace, the abbot of Flay in Normandy, came
to England and preached on the observance of Sunday. To reinforce
his sermons he took with him a letter which he claimed had fallen from
heaven. The text of this letter is, in fact, the text of the letter of Christ
as can be seen from the copy handed down to us in Latin by Roger of
Hoveden 22. This same letter of Eustace is recorded, with some minor
modifications, by Roger de Wendover in his chronicle of English history
known as Flores Historiarum under the year 1200 28. The epistle if!.

said to have fallen in Jerusalem and to have been found on the altar
of St Simeon at Golgotha. However, there is no mention of the seventh
heaven although there is a reference to what may have been a previous
letter 29; we are told that it was resolved to send the letter to the Pope 30

Moving from Western to Central Europe we find echoes of the
Latin version, published by .Amaduzzi, in Bohemia in an early fourteenth
century Czech text of the letter entitled List s nebe (Letter from heaven).
The introduction is missing but in the body of the text we are told that
the letter was sent to the apostle Peter in a place called Galatan :

poslal y myesto Galatan yakz yaz Petr byckupctwye prszygal 11 (lit. "sent to the place
Galatan when I Peter accepted the bishopric"). The auxiliary verb to poslal is missing and
so it is impossible to tell the subject or the person of the participle poslal.

This Czech text is very similar to the corresponding passage in the
Amaduzzi MS reproduced earlier except that is includes the verb "to
send", missing in the Latin text 32. It is possible that Galatan refers to
Galata, a suburb of Constantinople known as reaccri; in Greek. It would
not be stretching the imagination too far to suggest that Gazize in the
Amaduzzi MS is a corruption of Galata which was a Genoese colony,
a Latin city with Latin churches and monasteries 3.3., and the presence

22 Re,cueil des Historiens des Gaules et de la Prance, tome douzitme, nouvelle edition
publiée sous la direction de Leopold Delisle, Paris, 1877, p. 405. See H. Delehaye, op. cit.
p. 20.

27 Chronica Magistri Rogeri de Hovedene, ed. by W. Stubbs, vol. IV, Rerum Britanni-
carum rnedli aevi Scriptores, London, 1871, pp. 167--169 ; see also A. Veselovski, op. cit.,
pp. 76-80.

28 Roger de Wendover, The Flotvers of History, ed. by H. G. Hewlett, vol. I, Rerum
Britannicarum medil nevi Scriptores, London, 1886, pp. 295-297; see also R. R6hricht,
Ein "Brief Christi", "Zeitschrift für Kirchengeschichte", XI Band, Gotha, 1890, p. 439.

22 Roger de Wendover, op. cit., p. 296.
n Roger de Wendover, op. cit., p. 296.
la W. Hanka, Starobyli skledinie. Pamatka XIII a XIV wall, vol. 3, Praze, 1818,

p. 261; see A. Veselovski, op. cit., p. 101.
" See p. 434.
*a A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire 324-1463, vol. H, University of

Wisconsin Press, Madison and Milwaukee, 1964, p. 616.

www.dacoromanica.ro



34 See C. U. Hahn, Geschichte der Hefter tin Wieldier, be,sonders im 11, 12 und 13 Jah-
rhundert, zweiter band, Geschichte der Waldenser und vermandter Sekten, Stuttgart, 1R47. pp.
537-550; see also A. Veselovski, op. cit., p. 82 et seq.

" Ibid., p. 540.
88 A. Veselovski, op. cit., p. 82 et seq.
" A. Stumpf, Historia f lagellantium praecipue in Thuringia, Neue Mittheilungen an.

dem Grebeit historisch antaquarischer Forschungen herausgegeben von K. Forstemann, zweiter
band, Halle-Nordhausen, 1836, pp. 9-15; see A. Veselovski, op. cit., p. 89. The version of
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of its name in a; Latin MS from Italy would not be surprising. Galata,
of course, did not exist as a Genoese colony when St Peter became a
bishop but local variations in a text that was bound to suffer modifica-
tion due to its wide geographical diffusion and its oral transmission are
to be expected.

During the fourteenth century the legend received new impetus for
it was adopted, in a modified form, by the heretical sect of the Flagellants.

The German text of one of the letters used in the Flagellants' cere-
monial was recorded by Fritsche (Jlosener in his chronicle of Strasbourg
compiled in the fourteenth century 34. It begins :

r menfdynfinbcr, , ir bout gefeber tutu se§oret, wal id) tiers

lama babe, una 4abent ba3 nit bebuetet, barumbe ba3 ir wises
red)t unn ungeloubig fine, nun cud) niit bebuetet band mitten
beiligen funneabag , una 4cannt bai niit sebudlit unb gebebaerr,

unbc oud) bodutnern funbca laic cinuorcent Ion, bie ir begangen
bang, una bant loot geborct in bunt coangelio: Wind unu crbe
mud versan, e mint wort iemer versant. Zscb ban ilcb gefant

ton hate, yin wine, unn ofci genus, )Dol nod) rebter ;nap;
unn ba3 f7ab ic§ ud) attc6 gulp= ton mom augur, urabe
:mere bobbeit unn urn uroere flab: urn: umbe muere Wigan,
Taanb ir ailt bebuetet babent minen belligen funnenbag una minen

beiligen fritag; mit tafren unn mit Fren. Zarumbe gebilt icb ben
Gamesmen unn aubern beibtrrben Mien, ba3 fu t er9ied3cut mer
brut, una nit scoangen mit in fuertne

"You, sons of men, have seen and heard the things that I have forbidden you to do,
and you have disregarded them because you are unjust and faithless ; and you have also dis-
regarded my holy Sunday, and you have not repented nor have you mended your ways, nor
have you received just payment for the sins that you have committed. And you have heard
vrell the words of the Gospel : "Heaven and e,arth will pass but my word will not pass". I have
given you sufficient corn, wine, and oil in just measure and I have also taken them back before
your very eyes because of your wickedness, your sins, and your pride ; for you did not observe
either my holy Sunday or my holy Friday by fasting and by resting. Therefore I sent you
the Sarancens and other pagan people to shed your blood and lead you into captivity".

This German text is particularly interesting because not only is Sunday
to be observed, but also Friday. The fact that we know of no e,arlier
MS of the letter in which Friday is mentioned alongside Sunday suggests
that the introduction of Friday into the letter was the work of the Fla-
gellants, as indeed A. Veselovski maintained 36.

Another text of the letter used by the Flagellants, this time in
Latin and also from the fourteenth century, was published by A. Stumpf 37.
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Christ's letter is said to have fallen on the altar of St Peter in Jerusalem
written on marble tablets. It urges the populace to follow the example
of the "brothers" of the sect who pray and fast on Friday as well as observ-
ing Sunday 38. Apart from the references to the sect this version is
very similar to that in Latin MS 12315 in the Bibliothèque Nationale
which dates from the twelfth century. Once again there is a vague refe-
rence to a previous message :

Quia vidistis, filii hominum, quod prius mandavi vobis, et non credisitis, et ideo increduli
vos omnes estis, et diem meum sanctum dominicum non custodistis...39.

Details of the Flagellants' letter are also to be found hi a Paris MS 48.
Stumpf, too, published the articles of the Flagellants who were

burnt at the stake in 1414 at Sonderhausen in Thuringia. The first of
these explains the reverence in which the letter of Christ was held and
its importance for the movement 41

It was from the Flagellantic version of the letter that the French
version reproduced by Nisard developed 42. Here the letter is found
on the tomb of Jesus at Jerusalem during mass, wrapped in a rag together
with a number of prayers. It contains the phrase "Vous jeunerez cinq
vendredis 43, en l'honneur de ce que j'ai souffert sur la croix" ("You will
fast for five Fridays as a token of my suffering on the cross"). This appears
to attest the influence of the Flagellants.

The veneration of Friday alongside that of Sunday is illustrated
by a MS from Hamburg that is thought to be from the fifteenth century.
It contains a text of the letter which was published by Nicolaus Stap-
horst in 1727 44.

It closely resembles the Amaduzzi text except that there is no men-
tion of the spurious Gazize, and of course the Amaduzzi MS says nothing
of Friday. The Hamburg text closes with a reference to "the seventh
h eaven" 45.

the letter in a MS in the formerImperial library in Vienna may also be a copy of the Flagellants'
letter although it is difficult to be sure from the summary details in Tabulae codicum manu
seriptorum praeter Graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum,
edidit, Academia Caesarea Vindobonensis, I, Vindobonae, 1864, p. 297, no. 1878, 2. ff. 35v-36v.
Epistola de Christ° et de die dominica. Incipit : "Quia nescitis nec timetfs". Explicat : "et
omnia que in eis sunt et per ihesum christum".

38 A. Stumpf, op. cit., p. 11.
38 Ibid., p. 9.
4° See Kervyn de Lettenhove, Hisloire de Flandre, tome troisierne 1304-1384, Bru-

xelles, 1847, pp. 353-354. Writing of the Flagellants the author says : "Les flagellants
prétendaient etre guides par la volonté divine et racontaient qu'un ange était descendu du ciel
sur l'autel de Saint-Pierre A Jerusalem devant le patriarche et tout le peuple qui, prosterné

terre, saluerent son éclatante apparition en chantant : Kyrie elelson ; c'était 1A, disaient-ils,
qu'il avait depose une table de pierre semblable A celles qu'avait jadis revues Moise, oil le doigt
de Dieu avait trace une nouvelle loi, celle de l'expiation (p. 353).

41 A. Stumpf, op. cit., pp. 27-28. These same articles also appear in C. U. Hahn,
op. cit., pp. 546-548.

42 M. L. C. Nisard, Histoire des llores populaires, ou de la !literature du colportage,depuis
le 15e sticle jusqtai l'établissement de la Conunission d'examen des liores du colporiage (30 no-
vembre 1852), tome deuxieme, Paris, 1854, pp. 51-53.

48 The Five wounds of Crucifixion .
" N. Staphorst , Hamburgische Kirchen-geschichle, Theil I, Band III, Hamburg, 1727,

pp. 345-347. The text is reproduced by R. Reihricht, op. cit., pp. 440-442.
1 Ibid., pp. 441 442.
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44 See p. 434.
47 Gr. Bletevitc, Eng. Bethany. This is probably the village on the Mount of Olives,

nealy two miles from Jerusalem.
49 Chronica Magistri Rogeri de Hovedene, p. 167.
49 Roger de Wendover, op. cit., p. 295.

No doubt a corruption of Bethania.
" Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza, ed. by K. Wojcicki, tom II, Warszawa,

1853, pp. 41-44. See A. Veselovski, op. cit., p. 102.
" J. Scheible, Das Schaltjahr welches 1st der teutcch Kalender mit den Figuren, Stuttgart,

1847, band IV, pp. 594-596. See H. Daehaye, op. cit., p. 24.
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It was stated eaxlier that the figure of the archangel Michael would
recur in a later recension of the letter ". In this later recension the letter
is found hanging in front of the icon of St Michael in "Bethania" 47.
An indication as to the origin of this recension may be provided by a
comparison of the Latin texts of the letter in the chronicles of Roger de
Hoveden and of Roger de Wendover. In the former, part of the intro-
duction reads :

Et mandavit Dominus hanc epistolam, quae apprehensa super altare Sancti Simeonis ;

The editor of this chronicle notes that apprehensa, which, in fact, has
little meaning in the context above, is replaced by inventa est "was found"
in another MS of the chronicle 44. In the chronicle of Roger de Wendover
the introduction begins :

Circa dies istos epistola de coelo veniens in Hierusalem appensa est super altare sancli
Symeonis 49.

Appensa est "was hanging" is probably a correction for apprehensa est,
a correction which was reproduced by Roger de Wendover in his text
and by other scribes when copying this particular version of the letter.

Among the earliest examples of this recension is a Polish text
dating from 1599 in which the letter is found on the Mount of Olives
in "Britania" beside the icon of St Michael :

List ten jest znaleziony w zieme Brytánskiéj 50 na górze Oliwnéj, przed obrazem Swittego
Archaniola Michata zawieszony byl, i nikt go nie widzial na czéin by/ zawieszon ; a ktoby
onego chcial przeczytad, tedy sam sic onemu zaraz spfiscil i zb1ily1 ; a by/ napisan aotym

("This letter was found hanging in front of the icon of the holy archangel
Michael on the Mount of Olives in Britania. And no one could see how
it was hanging. Whenever any one wished to read it the letter would
descend and come near. It was written in letters of gold".) The letters
of gold of the Old English text have returned.

A German version of this same recension was printed at Cologne
in 1604. Once again the letter is found hanging without any visible
means of support in front of the icon of the archangel Michael but this
time the locality is not the Mount of Olives but Michaelsburg :

Wahrhafte Abschrift des Himmelsbriefs so Gott selbst geschreiben und auf S. Michaels-
berg in Bethania vor S. Michelis Bild hanget. Er ist mit goldenen Buchstaben gesehreiben52.
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53 J. Arnason, islenzkar pogo sagur og aefint*ri, band II, Leipzig, 1864, pp. 53-55.
See A. Veselovski, op. cit., p. 104 and H. Delehaye, op. cit., p. 24, note 2.

" J. Arnason, Icelandic legends, translated by G. Powell and E. Magnfisson, London,
1866, p. CXXXIX.

55 B. P. Hasdeu, op. cil., p. 29.
56 M. Dragomanov, Manopycenin napommin DpeAanin Si paacnama, HaAanie 10ro

3anazeoro argt.na klidnepaTopcnoro pyccuoro reorpalmmecnoro o6mecraa, Kiev, 1876
pp. 168-169.

These are examined later.
56 N. Cartojan, op. cit., pp. 105-106.
50 M. Gaster, Literatura populard romdnd, Bucure,ti. 1883, pp. 377-378. A 19th

century printed edition of this recension is reproduced by B. P. Hasdeu, op. cit., pp. 41-42.
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("A true copy of the letter from heaven, just as God himself wrote it,
which hangs beside the icon of St Michael in St Michaelsburg in Bethania.
No one knows how it is supported. It is written in letters of gold".)
The Michaelsburg in question is near Freibmw and was clearly added
to give the letter more local significance although to confuse matters
Bethania has persisted in this particular text.

It is on the German version of this recension that the Icelandic
text of the letter is based 53. In this Christ is said to have written the
letter and sent it to the archangel Michael to publish in Germany. The
letter was first seen in Alikilborg (Michaelsburg), ne,ar Friborg (Freiburg),
hanging down from heaven without any visible support and written
in letters of gold. The letter is said to have been brought into Iceland in
1648, to aid in the propag-ation of the Catholic faith 54.

There is also an eighteenth century Hungarian version of this recen-
sion. Once again the letter is said to have been found in Bethania beside
the icon of the archangel Michael, written in letters of gold 55.

It is probably from the same period that the short Ukrainian text
Hayica rocnomm published by M. Dragomanov dates 58. Here too the
letter is written in gold characters and was found on the Mount of Olives
in "Britania" (B amid 6puTancmcon) in front of the icon of the archangel
Michael.

This same recension appears in Romania (although the earliest
Romanian versions of the letter are those in which it falls in a stone at
Jerusalem 57). Not one of the MSS with this recension listed by N. Cartojan
is earlier than the nineteenth century 58 An error in transmission of
the "Bethania" similar to that which took place in the Polish and Ukrai-
nian versions gave rise in some Romanian texts of this recension to "in
tara Bretaniei" instead of "in tara Bethaniei" ("in the land of Bethany").
From "in tara Bretaniei" developed "in tara Britanilor" ("in the land
of the Britons") and this in turn produced through metathesis "in tara
biitrinilor" ("in the land of the old men"). From this developed the
phrase "in fata bitrinilor" ("in front of the old men") that appears in
the printed editions of this recension from the last century 59.

Another characteristic feature of this recension as regards the Polish,
Hungarian, Ukrainian, and Romanian texts is that they are invariably
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Go B. P. Hasdeu, op. cit., p. 34.
1 Lalopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza, ed. by K. Wojcicki, tom II, Warszawa,

1853, pp. 44-45.
62 Ibid., p. 45.
68 B. P. Hasdeu, op. cit., p. 29. The Hungarian text of the letter ends in fact with

yet another legend "The Twelve Fridays", a Ukrainian text of which is published by M.
Dragomanov, op. cit., pp. 144-145.

Dragomanov, op. cit., pp. 167-168.
Cartojan, op. cil., p. 106. These editions are booklets which contain both recen-

sions of the letter i.e. both the above recension and that in which the letter falls in a stone
at Jerusalem. The title usually found on these booklets is Epistolie a Domnului nostru Isus
Hristos ce a trimis-o Dumnezeu din cer, "The letter of our Lord Jesus Christ which God sent
from heaven".

Latopistec... pp. 41-42.
67 M. Dragomanov, op. cit., p. 168.
66 Copied from M. Gaster, op. cit., p. 378.
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copied, or printed, together with another legend, entitled "The Dream
of the Virgin Mary" 60 The Polish text of the letter of Crist is followed by :

Sen Przenajiwietszéj Panny
Zasnela byla przenajawietsza Panna Boga Rodzica w Brytanii na górze Oliwnéj i przyszedl
do niej Pan Chrystus Jezus, syn on6j najmilejszy i mówi...

The Dream of the Virgin Mary
The Virgin Mary, holy mother of God, fell asleep on the Mount of Olives in Britania and
her beloved son Jesus Christ came to her and said . .

The text of this dream is said to date from 1546 62.
Similarly, the booklet containing the Hungarian text of Christ's

letter also contains "The Dream of the Virgin Mary" 63. The ITkrainian
text of the letter is preceded in M. Dragomanov's edition by "The Dream
of the Virgin Mary" ". In the nineteenth century Romanian printed
editions of this recension of the letter there follow both "The Dream
of the Virg,in Mary" and the legend known as "The Journey of the Virgin
Mary to Hell". There is no distinction made between these three diffe-
rent apocrypha and they are printed as one text under the title Epistolia
Maicii Domnului "The letter of the Virgin Mary" ".

Mention should also be made of the fact that both Christ's letter
a,nd "The Dream of the Virgin Mary" seem to have been used as a talis-
man. In the introduction to the Polish text of the letter we find :

Te slowa Bote swiete, na ten twiat zeslane od samego Pana Boga Lwowi Papietoi,
a Lew Papiet poslal bratu swemu Kr6lowi naprzeciwko nieprzyjaciolom onego...".

("God himself sent these divine words to Pope Leo, and Pope Leo sent
them to his brother the king as a protection against enemies".) At the
end of "The Dream of the Virgin Mary" in the Ukrainian version we find
a similar passage 67 ; however, Leo in the Polish text is the Pope while
in the Ukrainian text he is the Patriarch of Jerusalem. The Romanian
text, too, contains an almost identical passage :

Aceste cuvinte ant de la singur Dumnezeu i mAntuitorul nostru Is. Hr. fiind daft
prea sfintitului patriarch, eart patriarhul o au trimes frate-sau craiului st-i fie lntru ajutor
dare pizmasii lui
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69 Ibid., p. 378.
79 A. Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, pars prior, Mosquae, 1893, P. XIII.
71 Sce p. 435.
72 The text is reproduced by A. Vassiliev, O. cit., pp. 23-28 where details of the

MS are also to be found. Cod ices Barberiniani graeci, tomus I, codices 1-163, recensuit V. Ca-
pocci, In Bybliotheca Vaticana, 1958 does not include this MS. Volume II has yet to appear..

78 See Indici e catalogi, nuova serie VI, Codices graeci manuscripti bibliothecae divi
Marci Venetiarum, volumen II, Roma, 1960, GR VII, 38. Olim Nanianus CLIV. p. 79,
no. LXXXVII, ff. 33 342: 'Ernes-mkt) xupEoo kri5v hicrolí xprcyroil xctrakticrce iv (S4.)trq
zrept Trijg tiyEar4 xupvxxi-N. INCIPIT. 'Erna.roXil To5 xupEou iv Tia »uarcecrroEco Tor,
ciyEou tircoar6Xou xelt xopixpectou ni.rpou

74 H. Omont, Inoentaire sommaire des mantiscrits grecs de la Bibliothèque Nationale,
première partte, ancien fonds grec, Paris, 1886, p. 178, no. 929 pp. 548-561: Jesu Christi
epistola, Romae, in templo S. Petri inventa.

76 Ibid., p. 181, no. 947 ff. 21v-16v: Jesu Christi epistola, Romae, in templo S. Petri
inventa.

76 A. Vassiliev, op. cit., p. XIII. This MS may be MS 380 in Inventari dei manoscritti
delle Bibliotheche d'Italia, vol. XXVIII Torino, Firenze, 1922, p. 45, or MS 102 in the
same catalogue (p. 15). It is not clear from the above catalogue whether Greek MS 148b,
II, 1 has been reclassified or whether it has yet to be catalogued.
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("These words are from God himself and our saviour Jesus Christ. 'They
were given to the most hallowed Patriarch who sent them to his brother
the king to be of assistance to him against his enemies".)

It is open to debate whether the phrase "these words" which occurs
in the Polish, Ukrainian and Romanian passages in question refers to
both the letter and "The Dream of the Virgin Mary". Nevertheless, on
the basis of the identity between the Ukrainian and Romanian passages
M. Gaster argued that this recension of the letter, together with "The
Dream of the Virgin Mary", reached Romania by way of the Ukraine 69
and there is no reason to challenge this view. Both these apocrypha
doubtless found their way into the ITkraine via Poland, hence the fact
that in the Ukrainian text "Britania", found in the Polish text of the
letter, reappears.

The earlier recensions of the letter of Christ are equally ubiquitous
outside Western Europe. In Greek MSS two recensions are found 7°.
In the first the letter falls in the church of St Peter at Rome ; in the
se,cond the title states that the letter fell at Jerusalem on a Wednesday
in September, while in the text it is said to have fallen at Bethlehem
in a stone which opens in the presence of the Patriarch Ioannichios,
The second recension is clearly a development of the Latin version in
which the letter falls written on marble tablets 71.

Among the MSS of the first recension are :
Greek MS III, 3. ff. 55r-65 in the Barberiniana library in the Vatican
which dates from 1496 72,
Greek MS VII, 38 in the library of St Mark, Venice. This MS dates from
the sixteenth century 7 3.
Greek MS 929 p. 548 in the Bibliothèque Nationale, Paris which dates
from the fifteenth century 74.
Greek MS 947 ff. 21v-26v in the Bibliothèque Naiionale. The MS dates
from 1574 75.

Of the second recension the following MSS are known : Greek
MS 148b, II, 1 in the Biblioteca Nazionale, Turin. This is a fifteenth
century MS 76.
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77 H. O. Coxe, Bodleian library, Quarto catalogues, I. Greek manuscripts, Oxford,
1969, col. 667, Codices miscellani 82. This MS was formerly Huntington 583 and the text
of the opening part of the letter was reproduced by J. A. Fabricius, Codex apocryphus
Novi Testamenti, tomus tertius Hamburg, 1743, pp. 511-512.

79 The text is reproduced by A. Vassiliev, op. ell., pp. 28-32.
79 ibid., pp. 24, 30.
" Apocalypses apocryphae Mosis, Esdrae, Pauli, Ionannis, item Mariae dormitio, edidit

C. Tischendorf, Lipsiae, 1866. See also H. Delehaye, op. cit., p. 31.
21 Ibid., pp. 106-107; cf. Bodleian MS Auct. E5. 17 ff. 72r 1.14-73r 1. 4.
22 A. Vassiliev, op. cit., pp. 23, 32. Both recensions mention earlier letters ; in the

Barberiniana MS there is a reference to inierrokh (Lou y' "my third letter" although the text
here is corrupt (see Vassiliev p. 23), and the phrase oi, (=a) trh 1.1.131-avoilarre xat oú 9oXicrerese
Tic; &To?* p.ou, oi, Trip.tPco &XXII, intaxoXiN ird xhv yijv. "If you neither repent nor observe
my commandments I will not send another letter to earth" (see Vassiliev p. 25). From the
Casanatense MS we have the following : mi. nif.Xt.v intaxoXi(v) crxiVco is* laic; To64
cilkpcIrrroug y.ed lareacc an; xcci 11XXlv intaroXip np(Lxv. "And again I send you men a
letter and I sent you another earlier letter" (see V. p. 29).The Bodleian MS, which is in a
corrupt orthography, contains the phrase : xcci. miXtv 8euxipav insoterroXiv asilXca ispeaç e/vik.
"And again I am sending you a second" (letter) (f. f. 70r).

" Except a Syriac MS controversially attributed to the 13th century ; see p. 448.
" B. P. Has&u, op. cit., p. 32.
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Bodleian MS Auct. E5. 17 ff. 70r-77v, Oxford. The letter was copied
in this MS by Andreas Lutz in 1578-1579 77.

Greek MS G. VI. 7 ff. 27r-37r in the Casanatense library, Rome. This
MS is from the sixteenth century 78.

One of the sources of both Greek recensions published by Vassiliev 79

appears to be the account of the death of the Virgin erroneously attri-
buted to John the Baptist a In this account a number of the most
important events in the Gospels are said to have taken place on a Sunday,
that

is'
not only the Resurrection but also the Annunciation and the

birth of Christ
Me-rec 8i .r6 usvicra.at. 7TdCVTOC Tat accup.ciaLa Tcci3-ra 8Lec T-75ç D.COT6X01) XCa &comp-
aivou Mapm4 T-7)4 wiTspóg -to5 xupíou, 6wcono Illion, TWv cbroa.c6Xow lizeauTilq
iv IepocroXutt.oK, einev 111.Civ T6 7rvei3ivic ..r6 bEyLov. otaccre ISTL xuptaxijg einluueXíaal
il napUvog Map ice into 'roo cipxayyDou raßpLIIX, Kai xuptaxijçkix13/iv BOXeitt
6 aarrhp, xat xupLaxi-N Ta Tixvce eIepocroXútLwv ibl)1/4.9.ov tics& ficacov siç cbccív-
Ty:11V OLÚTOE; Xiyowteg Wcravvec iv 'rot.; útlArrrotç, ii)Xortw.ivog 6 ipxóttivoç
kv 61/0[LCCTL xupíou, xat xupLaxijg tivicrrl ix vexpclv, xac xupt.axijg gxeL ikesi:f3
xpi:vccc i,-.)vraq ;cal vexpok, met xupLaxi¡g gxec. iX8tZv ix Tialv oúpaviLv Tcp6ç
86Eav x(zi nv T-7K civX6creoK -6;j4 ci.yEccç ivagou napaivou Tîiq Texoúalg
airr6v. xat eig "Hp OtI)Tip xuptaxi)v Xiyet ii p.)1)-ro TO5 xupEou 'Ca; krcoa-r6Xot.g.
13cr7i-re .aupial.ta, 6v. XpEcrrk gpxvrocr. Rerdt al-pccrilig cheyacov 81.

The two Greek recensions are of particular interest for they both re-
commend fasting on Wednesdays and Fridays82. Thus Wednesday is now
introduced alongside Friday and Sunday as a day of reverence. The
earliest MSS of these recensions, in the case of the first recension the
Turin MS, in the case of the second MS 925 in Paris, both date from the
fifteenth century. No earlier text containing references to Wednesday
as well as Friday and Sunday is known to us 83. It has been suggested
that the addition of Wednesday is an Orthodox innovation 84, especially
as it is found in Greek, Russian and Romanian texts of the Jerusalem
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" L. Goppelt, op. cit., p. 204; cf. Luke 18. 12: "I fast twice in the week" (A.V.).
88 L. Duchesne, Early history of the Christian Church, vol. I, London, 1909, P. 207.

See also H. Chadwick, op. cit., p. 259: "By the end of the first century at least, the Christian
fast days were Wednesdays and Fridays" ; and J. Daniélou, The Development of Christian
Doctrine before the Council ofNicaea, vol. I, The Theology of Jewish Christianity, London, 1964,
p. 343: "The Didache contrasts the Christian fast days, Wednesday and Friday, with the
Jewish ones, Monday and Thursday (VIII, 1). The choice of these days cannot be explained by
a connection with a specifically Christian reality as in the case of Sunday, although later attempts
were made to justify them in this way. How then did they originate? It has been noticed that
these two days had a special importance in the priestly calendar used at Qumran. Moreover,
it is known from other evidence to which reference will be made later that this calendar
was probably followed by the first Christian community. It is therefore very probable that the
choice of these two days as days of fast and assembly is of Essene origin".

87 L. Goppelt, op. cit., p. 204 who cites Tertullian. This difference in practice between
East and West might explain, Goppelt suggests (p. 204) the insertion of "in that day / in those
days" into the logion concerning fasting in Mark 2. 20: vlerreUaoucrtv iv ixeEvil .ht.tipct
and Luke 5.35: vyrreúlsouatv v baLvcceç Tak lweipcceg. However, the passage referred to
in Tertullian does not say specifically that only a general fast was known in the West and that
Wednesdays and Fridays were not observed. It merely states that general fasting was favoured
by some Le. the Psychici ; see Tertulliani, De ieiunio aduersus psychicos 2, Corpus scriptorum
ecclesiasticorum latinortim, vol. XX. Q. Sept. Florent. Tertulliani Opera ex recensione A.
Eeifferscheid et G. Wissowa, pars I, Vindobonae, 1890, p. 275.

88 C. J. Hefele, Histoire des Conciles, I, première partie, Paris, 1907, p. 235.
88 Published in A. Puipin, .110HCHb1H H OTIMMHHLM HHHIM pyocRott cvapnnbt, TOM H,

rIapairrinixn mammon pyccicoll miTeparrypu, St. Petersburg, 1862, pp. 150-153.
Op. cit., p. 108.

81 MS 11/1088 ff. 251v-252r.

444 PHMNIS DELETANT 14

(in the case of the Greek tPxts the Jerusalem/Bethlehem) recension where
the letter falls in a stone. This may well be true. According to L. Goppelt,
even before the end of the first century a fast on Wednesdey and Friday
was instituted in the East ". Early Christians had two weekly meetings ;
first for the vigil, in the night between Saturday and Sunday, and then
for the celebration of the liturgy, on Sunday morning. Fasts on Wed-
nesdays and Fridays were associated with these meetings 86. It has been
argued that while fasts on Wednesdays and Fridays were the practice
in the East, by contrast, in the West, only a general fast before the Pass-
over was known to Tertulian 87. From the fourth century some Western
churches adopted Saturday as a fast day. The Council of Elvira, held
in the fourth century in Spain, recommended in canon 26 "ut omni
sabbato jejunetur" 88. It does appear, then, that the Eastern church
remained more faithful to the e,arly Christian practice of fasting on Wed-
nesday and Friday and this is reflected in the Greek recensions of the letter.

Both Greek recensions were translated into Church Slavonic and
found their way to Russia. The second recension, however, is much more
common than the first and it differs from its Greek counterpart in that
there is no confusion of Bethlehem and Jerusalem. The letter falls in
a stone at Jerusalem, two previous letters are mentioned, and Wednesday
and Friday are to be observed as fast days. One such example of this
recension can be found in a Sbornik from the Tolstoy collection, II,
no. 415, ff. 207r-212r 89. A. Veselovski 90 tells us that there is also a
copy of the letter dating from 1452 in a Sbornik in the library of the
Cyril-Belozerski monastery 91. The text even gives the date when the
letter is said to have fallen in Jerusalem as 6956 (1448 A.D.). Another
copy appears in a seventeenth cent.. Sbornik in the library of the former
Imperial Historical and Archeological Society in Moscow. It begins :
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92 MS 217 if. 121r 132v. See BeiaioTeica mstnepaTopcitoro o5utecTsa ItcTopin
;pummel poeciitcHitx%, Moscow, 1845, p. 101, no. 217. This catalogue was compiled by
P. Stroev. See also B. P. Hasdeu, op. cit., p. 31, note 20.

93 See K. Gorski, K. Nevostruev, Onnemie caaamitcHaxi, pyHortneell, vol. 2, part
3, 'Moscow, 1862, p. 105, no. 231 quoted from B. P. Hasdeu, op. cit., p. 3,1 note 19.

" MS 135/365 ff. 135r-150v. This text is reproduced by N. Tichonravov, liamfatimm
oTpetteinion pyecitott aitTepaTypu, tom 2, St. Petersburg, 1863, pp. 314-322

95 Ibid., p. 316. This text is really based on a version of the first Greek recension.
96 To our knowledge there are no copies of the first recension in Romanian. For a detailed

bibliography of the Romanian versions see N. Cartojan, op. cit., pp. 105-106.
97 E.g. in the Ieud MS a date is given for the descent of the letter which is 1392; the

Patriarch of Jerusalem, whose name appears at the end of the letter, is Osian. In MS 4182
where details of the second Greek recension are most faithfully preserved, the Patriarch Ioanni-
chios reappears and the letter is said to have fallen on a Wednesday.

93 Rom. MS 5032 ff. 170r-183v.
99 Rom. MS 447 ff. ir-10r. This MS was copied principally by the priest Grigore

of Mahaci, Transylvania between 1583 and 1619; for further details regarding this MS see I.
Bianu, R. Caracas, Catalogul manuscriplelor romdnesti, vol. II, Bucuresti, 1913, pp. 167-170.

799 ff. 526v-530r. The MS is in the hand of the priest Ursu of Cotigleatiu and was
copied before 1692 and probably alter 1676; see G. Strempel, Copisti de manuscrtse ronuinesti
pzna la 1800, vol. 1, Bucure§ti, 1959, p. 260.

197 Slay. MS 27 ff. 34r-39r; see P. P. Panaitescu, Inceputurile si biruinla scrisului
in limba romdrui, Bucure*ti, 1965, p. 167. Al. Mares mentions another Romanian text of this
legend (or is it the same ?) to be found in the same library, copied in 1680; see Dalarea manuscri-
sului de la leud, LR, XXI, no. 4, Bucuresti, 1975, p. 306, note 10. N. DrAganu gives details
of a Romanian text of this recension, from the first half of the 17th century, that is to be
found in Manuscrisul Martian but gives no other details ; see N. Drfiganu's review of I. Bianu,
Manuscript dela Ieud, "Daco-romania", IV, 1924-26, partea 2, Cluj, 1927, pp. 1096-1101.
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6ontiBms noBealuiemuen paaBaaur Rameub na Lienape qaem fl 061AT0x0m1,
eel! 60r0ms nucammiti CBIITOR% 92 "By order of God the stone broke
into four pieces and we found this scroll written by God". A fragment
of the letter is also to be found in the former Synodal library in Moscow.
As the introduction is missing we cannot tell where the letter fell but
this copy is probably very early as it mentions the Pechenegs : ame
BbI B036pa1Ulail noraBin lletimeroBe, TO BOWL 611.110 COCTRBRTII Bee
111S1' Hie R ¡TR 61.1.110 11% IIITROBb 93.

The first Greek recension is represented in Russia by a sixteenth
century Sbornik that was formerly in the library of the Moscow Theolo-
gical Academy ". The letter falls on the altar of St Peter and St Paul
in Rome, and Wednesda,y and Friday are to be observed as well as
Sunday 95

Of the two Greek recensions only the second seems to have been
popular with the Romanians 96. This is hardly surprising since they are
devout adherents of the Orthodox faith. Indeed, the presence of the first
recension in Russia is a little unexpected. The three earliest Romanian
MSS of the letter, except for a few minor details 97, are all of the second
Greek recension as it appears in Russia in the Sbornik published
by Puipin. They are the Ieud MS 98, Codex Sturdzanus ", and Romanian
MS 41821°°, all of which are to be found in the Academy library in
Bucharest. There is also a fourth text of this recension in Romanian that
is intercalated in a Slavonic MS of the seventeenth century belonging
to the library of the church of St Nicholas in Brapv 101.
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102 The scribe of the MS cited by Mares is also a priest.
103 M. Zdrenghea, Slavona "Legendei Duminicit" din Codicele de la feud, CL, III, Cluj,

1958, p. 116. There is also an overlay of Ukrainian and Russian which suggests that the Sla-
vonic text copied into the Ieud MS was itself an East Slavonic copy of the original South Sla-
vonic text.

104 P. Panaitescu, op. cit., p. 167.
104 M. Bittner, Der vom Himmel gefallene Brief Christi in seinen morgenlándischenVer-

sionen und Rezensionen, "Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,Philo-
sophisch-Historische Klasse, Einundftlnfzigster Band, Wien, 1906, 240 pp. + VIII plates.

108 Ibid., p. 217 : Athiopisch ist uns der Himmelsbrief nur in einer einzigen der syrischen
Redaktion angehdrigen Rezension erbalten. The Ethiopic texts are also discussed by R. Basset,
Les apocryphes ilhiopiens iraduils en français, II. Mas'h'afa T'omar (livre de l'épitre), Paris,
1893, 20 pp.

107 In the Ethiopic and Middle Eastern texts the Alexandrian calendar is used. To
convert dates to the Western calendar 311 must be subtracted. Thus in the Ethiopic texts the
above dates according to the Alexandrian calendar are 1050, 1056 and 1057 respectively.

108 Op. cit., pp. 222-230.

446 DENNIS DELETANT 16

The fa,ct that all four MSS were copied in parts of Transylvania
cannot be a coincidence. It is also significant that two of the manuscripts
are known to have been transcribed by priests 102 Transylvania in the
sixteenth and seventeenth centuries was a land where the theological
vigilance of the Orthodox church was weaker than in Moldavia and
Wallachia where Orthodoxy was the religion of the ruling princes. Conse-
quently, it is not surprising to find the paradox of Orthodox priests diffus-
ing texts that were considered apocryphal by their own church.

As to the provenance of the second Greek recension among the
Romanians, all the evidence indicates that it came to them via the South
Slays. The basis of the Slavonic text in the Ieud MS is Middle Bulgarianm.
The letter in the Brasov MS was translated from Serbian 104

Greek recensions also provide the prototypes of the versions of
Christ's letter found in the Middle East and Africa. Maximilian Bittner
compared texts of the letter in Greek, Armenian, Syriac, Karshuni and
Arabic 106 and came to the following conclusion :

"I have only one more thing to add : the Greek text is the fore-
runner since it has to be because of its age ; but I will end my argument
here because this conclusion will become self-evident when the Arme-
nian, Syriac, Karshuni and Arabic texts which reflect the Greek are com-
pared with latter and also with each other".
Bittner examined in addition ten Ethiopic texts of the letter which he
found to contain the same single recension belonging to the Syriac redac-
tion 106 In this Ethiopic rencension the letter falls in the church of St
Peter and St Paul at Rome in the presence of the Patriarch Athanasius.
An earlier letter is also mentioned and Wednesday and Friday are to
be observed. However, the Ethiopic texts differ as to the dates when
the letter fell : 739 A.D., 745 A.D., and 746 A.D. 107. The date of an
earlier letter is consistently given as 731 A.D.

Bittner published an Ethiopic text based on a comparison of several
mss 108 His version gives the year of the letter's arrival as 1057 i.e.
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We Op. cit., p. 8.
110 F. Praetorius, Mazhafa Tomdr, das dthiopische Briefbach, Leipzig, 1869.
111 Op. cit., pp. 48-90, col. a Bittner examined thirteen Armenian MSS, seven from

Vienna and six from Venice (see pp. 41-47).
313 The Ethiopic recensicn is in fact a version of the first Greek recension.
223 Arabic MS 136, f. 92r in the Vatican library ; see A. Alai, Scriptorum veterum nova

collectio e Veticanis codicibus edita, toms IV, Rcmae, 1831, pp. 262-263, no. 12: "Scheda,
sive epistola, sanctorum Petri et Pauli apostoloi um ad S. Athanasium patriarcham alxeandrinum
caelitus demissa, quum ille die 25. decembris anno Alexandri 1057, Christi 746". See also H.
Delehaye, op. cit., p. 35.

134 Syriac MS 199 f. 299r in the Vatican library ; see S. E. and J. S. Assemanus,
Bibliothecae postolicae l'aticanae codicum manuscriplorum catalcgus, tomus tertius, Romae,
1759, p. 447, no. XXVII: "Epistola e Caelo demissa per Athanasium Patriarcham Alexandri-
num in urbe Roma die 25. Decembris, Anno Alexandri 1057"; see H. Delehaye, op. cit., pp.
35-36.

135 Syriac MS 225 f. 85r in the Vatican library ; see S. E. and J. S. Assemanus, op. cit.,
p. 513, no. IV: "Epistola e caelo delapsa per S. Athanasium Patriarcham in urbe Roma in
Ecclesia S. Petri" ; see H. Delehaye, op. cit., p. 36. This MS does not appear to mention the
date of the letter's descent.

113 Syriac MS 220 f. 2Cv in the Vatican library ; see S.E. and J.n. Assemanus, op.
cit., p. 508, no. V: "Athanasii Alexandrini Revelatio sive Epistola a caelo demissa Romae in
Templo S. Petri".

237 Arabic MS 171 f. 88r described in J. S. Assemanus, Bibliothecae orientalis Olt-
mentino-Vaticanae tomi tertii pars prima, Romae, 1728, p. 639, no. XVIII: "Epistola caelo,
ut dicitur, delapsa anno Graecorum 1042". Cardinal Alai, in his catalogue, has added 311
to 1042 instead of subtracting it and so gives the year 1353 A.D. : A. Mai, op. cit., p. 312,
no. 3: "Epistola caelo delapsa anno Graecorum 1042, Christi 1353, ubi varia monita salutaria
exhibentur" ; see also F. Praetorius, op. cit., p. 6, note 1.

110 See p.:435.
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746 A.D. although the majority of the Ethiopic texts prefer 1050 i.e.
739 A.D. The previous letter falls in 1042 i.e. 731 A.D. Basset's French
translation of the Ethiopic recension similarly gives the year 1057 109.
F. Praetorms, in his edition of the Ethiopic version, based bis text on
the MSS listed under 1, 2 and 3 above and he gives the year 1050 i.e.
739 A.D. no

The earliest Ethiopic text of the letter is from the sixteenth century.
From this same period, or a little earlier, is the Armenian MS from
"Vienna published by Bittner m. It differs from the Ethiopic recension
in that there is no date attributed to the arrival of the letter and there
is no mention of a previous one.

Closely resembling the Ethiopic version or recensionn2 are the
Arabic versions. Among the earliest is a MS dating from 1426 A.D. in
which the letter falls in Rome in 746 A.D. before the Patriarch Athanasius 113.
Almost identical is an Arabic MS of the sixteenth century that has
been erroneously catalogued as a Syriac MS 114. Yet another Arabic MS
catalogued as Syriac is a little more precise concerning the location of
the letter which is said to have fallen in the church of St Peter in Rome
before the Patriarch Athanasius 113. A third Arabic MS -which is also cata-
logued as Syriac recounts that the letter fell in 1720 i.e. 959 A.D. on
the altar of St Peter in Rome before Athanasius 116. A seventeenth cen-
tury Arabic MS, also in the Vatican library, records the date of the
letter's arrival as 1042 i.e. 731 A.D., the date of the earlier letter in the
Ethiopic text 117. An echo of the twelfth century Latin text from Corbien°
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112 Arabic MS 536 f. 84v in thp Vatican library ; see A. Mak, op. at. p. 5431. 84 y:
"Epistola lesu Christi, quae caelo Romam demissa dicitur in marmore porphyretico scripta".

122 Additional MS 17272 ff. 68r-74r.
121 Op. cll., p. 97.
122 The text of this MS is reproduced by Bittner, op. cit., pp. 104-129.
123 Ibid., p. 217.
134 In Additional MS 17272 the eve of a feast (Rilsttag) and Sunday are to be observe&
122 Perhaps through the medium of Syriac but not the Syriac MS.published by Bittner.
126 See p. 445.
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is to be found in an Arabic MS of the fifteenth century. The letter falls
at Rome on a porphyry tablet 119. Unfortunately, we are not given fur-
ther details by Cardinal Mai's catalogue. This Arabic MS suggests that
there is also a Greek version with tablets of stone (the forerunner of the
second Greek recension in which the letter falls in a stone) that has yet
to be discovered.

The earliest Middle Eastern text of the letter is probably a Syriac
MS in the British Museum 120. It is attributed to the thirteenth century
but M. Bittner questions this dating and suggests that it is later 121
It is nevertheless unusual for it records that the letter fell in 1057 i.e.
746 A.D. in the church of St Paul in Constantinople ; a number of priests
gather in the church with Athanasius, Patriarch of Rome (sic). Two letters
are said to have been sent previously, the first on 1042 i.e. 731 A.D.,
the second in 1050 i.e. 739 A.D. Friday and Wednesday are not mentio-
ned 122. This text has similarities with the Ethiopic recension and indeed
Bittner concluded that the Ethiopic recension was based on the Syriac
version or redaction 123. The Syraic version published by Bittner, however,
presents a number of significant divergencies when compared with the
Ethiopic recension. The church is no longer in Rome but in Constanti-
nople, and Wednesday and Frida,y pass unmentioned 124. Thus the Ethio-
p ic recension could not have been based on the Syriac text contained
in the British Museun3. MS; conversely, the Syriac text could not have
developed from the Ethiopic recension since it antedates the latter. What
is the relationship, then, between the Ethiopic recension and the Syriac text
from the British Museum ? Both point to a version of the first Greek
recension in which the letter falls in the church of St Peter and St
Paul in Rome, two previous letters are mentioned, and Wednesday and
Friday are to be observed. This version differs from the original first
Greek recension in that the church is said to be of the two a,postles and
not just of St Peter. It is this version which provides the basis for the
Ethiopic recension125. Indeed, the Armenian text is also based in this
version except that there is no reference to any previous letter in the
Armenian text ; the church is that of St Peter and St Paul at Rome, and
Wednesday and Friday are to be observed. Very similar to the Armenian
text is the Russian text published by Tichonravov 126. The Syriac text
developed from a variant of the above-mentioned version of the first
Greek recension in which the name of St Peter was omitted, the Patriarch
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127 They are discussed by H. Delehaye, op. al., pp. 39 13.
128 Op. dl., p. 38.
828 op. al., p. 5.
13° Op. al., p. 10.
131 Op. cit., p. 102.
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of Rome Athanasius is removed to Constantinople, and Wednesday
and Friday are substituted by "the eve of a feast".

We may thus conclude that the features common to the Ethiopic,
Armenian and Russian texts indicate the existence of a version of the
first Greek recension which was the Greek prototype of the above texts.
An off-shoot of this version provides the basis of the Syriac text. The
Arabic texts, apart from Vatican Arabic MS 536, all belong to the first
Greek recension as far as we can tell from catalogue entries. In every
MS the letter falls in Rome before the Patriarch Athanasius. Where the
church is mentioned it is invariably the church of St Peter. It is reaso-
nable to assume, although the catalogues do not explicitly say so, that
every Arabic MS recounts a previous letter.

Having surveyed the history of Christ's letter and the various recen-
sions that circulated throughout Europe, the Middle East and Ethiopia,
the question of its origin has to be answered. Many opinions have been
pronounced 127. B. P. Hasdeu claimed that the cradle of the legend was
Rome, probably about the middle of the sixth century 128 R. Basset
believed that it was originally composed in Arabic, between 933 and 939
A.D., in Egypt, probably at Alexandria 122. M. Bittern, however, demon-
strated that the Middle Eastern texts examined by him were based on
a Greek prototype 130 although he does not state specifically, as Cartojan
suggests 131, that the original version of Christ's letter was in Greek. H.
Delehaye concluded that its birth-place was Latin-speaking Africa or
Spain. It is instructive to reproduce his arguments : "[L'apocryphe],
est-il de provenance orientale, ou bien est-ce l'Occident qui l'a donné
k l'Orient

Dans l'état actuel de nos connaisances, il semble qu'il faille se pro-
noncer plutôt pour l'Occident. D'abord les textes g,recs et orientaux,
outre qu'ils ont des attestations notablement moins anciennes, se présen-
tent tous comme des développements. De plus, si l'on veut faire atten-
tion aux éléments communs qui se retrouvent au fond de toutes les recen-
sions, quelles qu'elles soient, on rencontrera toujours le Christ comme
auteur de la lettre, Papparition rniraculeuse de celle-ci, le précepte
dimanche et la localisation du miracle à Rome. Ces traits, le dernier
surtout, sont quelques voilés, défigurés, et méme accidentellement
absents. Mais les versions intermédiaires en font ais6ment découvrir
la trace. Ces éléments sont nécessairement primitifs.

Or il est difficile de s'imaginer qu'un Oriental ait choisi comme lieu
de la scène le tombeau de saint Pierre. Le fait est si vrai que l'on a éprouvé
le besoin, en Orient, d'ajouter ou d'essayer de substituer au tombeau de
saint Pierre, le tombeau du Christ ou celui de la sainte Vierge.

Potutant, ce n'est pas A, Rome que la pike a dû étre composée.
efit été impossible d'y faire accepter cette histoire dont la basilique de
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Letter is written in Rome
in 4th or 5th century

1 1
Falls in Rome Falls in Jerusalem

(Licinianus 584) (Lateran Council 745)
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Latin MS 9550
(11th century)
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Latin MS from Todi

Czech' text

Hamburg MS with Friday 4-
as well as Sunday but no

marble tablets

132 H. Delehaye, op. cit., pp. 43-44.

1 J.
Flagellants' letter in Latin b) End Greek rezermion

(14th century)
Flagellants' letter in

German (14th century)
.1.

French text in Nisard
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Saint-Pierre aurait été le théâtre. D'ailleurs, à Borne, eette basilique
n'aurait pas été designée sous le nom de memoria sancti Petri. En sup-
posant cette expression empruntée par Licinianus au texte même de la
pièce, on songerait plut6t h l'Afrique, peut-être A, l'Espagne. Quant k,
l'idee de l'origine céleste de la lettre, elle n'est pas particulière A, l'Orient.
C'est un des motifs préferés de l'élaboration légendaire clans tons les pays
et dans tous les temps " 132.

Delehaye's reason for rejecting Rome as the birth-place of the letter
is that a letter which was said to have fallen in the church of St Peter
in Rome would not have gained acceptance there. Yet would the letter
have been accepted there had it been said to have fallen in a city that
was not the cradle of Western Christendom ? His suggestion that the let-
ter was originally composed in Africa or Spain is based on the supposition
that the church in Rome would not have been denoted "in memoria
sancti Petri" and that this expression was taken by Licinianus from the
original letter. Again, it is equally plausible that Licinianus himself
added this expression since he was writing from Spain. There is insuffi-
cient evidence to either prove or disprove the theory that the letter was
originally composed in Rome. The general consensus of opinion is that
the original language of the letter was Latin and although the exact loca-
tion remains uncertain, Rome would appear to be most probable origin,
possibly in the fourth or fifth century.

+c) Anglo-Saxon (11th cen-
tury) Latin chronicles of
Roger de Hoveden ond
Roger de Wendooer (1201)

I

1
Latin MS 12315, marble

tablets (12th century)
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South Slavonic (Middle Bulgarian and Serbian)
1 1

Russian Romanian
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1 1
St. Michael Bethania recension
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TROIS DOCUMENTS ATHONITES DU Xlye SIÈCLE
COMPORTANT DES RtFtRENCES A LA VALACHIE

H. MIHAESCU

Le remarquable recueil des Ades de Kullunzus publié par Paul
Lemerle en 1946 contient, entre autres, trois documents, jusque là in&
dits, se référant A, la Valachie. Comme ces pièces documentaires n'ont
jamais fait l'objet d'une etude de detail, l'historiographie roumaine et.
étrangère n'a pu les valoriser comrne il convient 1.

Dans le premier document, rédigé au mois de septembre 1369, le
volvode Jean Vladislav également connu sous le nom de # Vlaicu-
Vo0, » (1364-1377) # détermine les rapports entre les moines grecs
de Kutlumus d'une part, l'Atat et les moines de Valachie de l'autre » 2.
Le deuxième document, appelé aussi 4 le premier testament » de Chari-
ton, a été rédigé entre le ler janvier et le 31 aoilt 1370 par Phigoumène
de ce nom du monastère de Kutlumus. Dans ce document, l'higoumène
# fait le récit de ses négociations avec le vofvode de Valachie et laisse ses
instructions pour le cas où il mourrait avant d'avoir pu les mener à bonne
fin » 3. Le troisième document (dit # deuxième testament de Chariton »),
écrit en novembre 1370, reproduit le contenu du premier testament dans
une nouvelle variante, plus complète 4. C'est ainsi que nous apprenons
tout d'abord que les liens du monastère du Kutlumus avec la Valachie
étaient déjà anciens : ils remontaient h l'époque du règne de Nicolas
Alexandre (1352-1364). Celui-ci avait fait don d'une importante somme
d'argent pour la construction de la grande tour aux abords du couvent.
Le prince était mort avant la fin des travaux # sans l'achever » (oúx
gyaccas emccp.staca) et # il avait laissé aux autres le soin de mener 6, bonne
fin ce qui avait été commencé de ses fondations » igll.....,-OLq -:« -ci-K TaEL-

I Actes de Kutlumus. Edition diplomatique par Paul Lemerle. Texte. Paris, 1946 (Archi-
ves de l'Athos publiées sous la direction de Gabriel Millet, 2), n° 26 (p. 102-105), n° 29
(p. 110-116) et n°30 (p. 116-121) ; P. 8. NAsturel, Le Mont Athos et ses premiers contacts
ovec la Principautd de V alachie, Bulletin de l'Association Internationale d'Etudes Sud-Est
Européennes a, I, 1963, p. 29-36.

2 Le document n° 26 représente le double de celui envoyé pour qu'il y appose sa signature
au volvode de Valachie et il est conservé de nos jours aux archives du monastére de Kutlumus,
n° 4. It est rédigé sur papier format 0,40 x 0,30 et montre un bon état de conservation. Version
roumaine dans Documente privind Istoria Romdniei. B. Tara Romdneascd (1247-1500), Bucarest,
1953, p. 16-19.

3 Le document n° 29 conservé dans les archives du monastére de Kutlumus sous le
n° 37, sur papier format 0,38 x 0,30 en mauvais état de conservation dispose d'une copie en
bon état, enregistrée au n° 11.

a Le document n° 30, conservé aux archives de Kutlumus sous le n° II B, sur papier
1,70 x 0,30 est en très bon Oat.

REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP., XV, 3, P. 453-442. BUCAREST. 1977
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6a.sco; gIrt si-f) a.7..110,Ey szúroi.", xarcasXsEnn ) 5. Il s'ensuit que les contacts
avec le monastère de Kutlumus ont débuté vers la fin du règne de Nicolas
Alexandre ; ils devaient Atre repris par l'interrakliaire 1e l'higoumène
Chariton : il s'était adressé au voivode Jean Alexandre, le fils et succes-
sear du. précédent, qui continuait et parachevait l'oeuvre commencée
par son père.

Pour mieux saisir la portée des documents susmentionnés quel-
ques précisions, m'Ima somrnbires, sont nécessaires en ce qui concerne
l'histoire du monachisme athonite en général.

Le lopin de terre avec le mont Athos, dit aussi la Montagne Sainte
("AyLov ''OptiO, mesure environ cinquante kilomètres de long pour une
largeur de cinq Ai six kilomètres, aye° une altitude moyenne de quatre cents
m:Itres, qui pousse au sud jusqu'A, 1935 m., et une superficie totale de
336 kilomètres carrés. Partiellement boisé, l'endroit est bien pourvu en
eau potable et se trouve isolé du continent par un isthme étroit et la
chaine des monts Vigla. Cette position exceptionnelle attira très tôt l'atten-
tion des anachorètes et des wines de l'Empire byzantin, conduisant
petit A, petit vers la fondation d'une zone exclusivement monacale, absolu-
ment interdite aux females. Dans l'intervalle compris entre les années
963 et 1535, vingt monastères sont fondés par là, indépendants les uns
des autres, avec quantité d'ermitages et cellules annexes, généralement
situés au bord de la mer. Ces établissements religieux sont placés dix
au bord oriental de la mer (le Grand Lavre, Karakallou, Philotéou,
Iviron, Kutlumus, Stavronikita, Pantokrator, Vatopedi, Esphigmenou
et Chilandar) et dix au bord occidental (Saint Paul, Dionysiou, Gregorio u,
Simonpetra, Xeropotamou, Panteleimon ou Rossikon, Xénophon, D ochei-
ariou, Kaistamonitou et Zographou). Sur le total de ces monastères, seize
ont été fondés par des souverains ou de hauts dignitaires byzantins ; les
qtraitre autres sont chacun la fondation des : Ibères du Caucase (Iviron),
Bulgares (Zographou), Russes (Panteleimon ou Rossikon) et Serb es
(Chilandax). A. partir du XI Ve siècle, les princes valaques n'ont cessé
de les doter, en leur faisant don de domines, de somraes d'argent et
de vétements sacerdotaux ou d'objets cultuels de prix. Certains de ces
princes ont merité par leur prodigalité le titre de fondateur, sans obtenir
pour autant un couvent en toute exclusivité. L'ermitage roum ain de
Prodrona3s, &pendant du Grand L lyre, rem3nte seulement au XIX e
siècle O.

En ce qui concerne leur système d'organisation intérieure, celui-ci
a subi les fluctuations du temps, déterminées par la situation économique,
par les rapports de production et le niveau culturel de la société byzan-
tine. La capitale de cette Republique m3nacale se trouve à Karyes, loca-
lité située au centre de la péninsule. Chaque monastère envoie 11 son repré-
sentant officiel au conseil général. Un comité exécutif restreint est élu
au sein de ce conseil, comité généralement composé de quatre personnes.

6 N° 29, 18-19; n° 30, 38.
G. Cioran, Exicreig .rc7m POVIVLKC5V XCOPCJV 12£01 Toi; "Atka iced 8i) ¶c7r) Rovilv

KouTXoup.oucrEou, Azdipag, Aoxemptou xcd `Aytou liconeXeiw.ovoç Tiav PWcrenav, Athénes,
1938 (Texte und Forsehungm zur byzantinisch-neugriechischen Philologie hg. von Nikos
A. Bees, 25); T. B3clogae, Ajutoarele romlnoti la mlnástirile din Sfintul Millie (Les aides
roumaines aux monastères da la Montague Sainte), Sibiu, 1941.
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7 V. Langlois, Le mont Athos el ses monastbres, Paris, 1867; H. Brokhaus, Die Kunst in
den Athos-Klbstern, Leipzig, 1891; K. Vlachos, 'H xepa6v1aog Toù `AyEou 'Opouç "AOca xat
at kv cc6sil Moved =I of i.eovccxol miXou. 'CC xis/ Tilv. MeXisq Icrropixil xcel xpisoc-h, Volos,
1903; G. Sotiriou, Tr) "Aycov "Opog. `Iaropbx wed réval. Athènes, 1915; F. W. Hasluck,
Athos and its Monasteries, London, 1924; F. Perilla, Le mont Athos. Son histoire, ses
monastères, ses ceuvres d'art, ses bibliothbgues, Paris, 1927; Ph. Sherrard, Athos. Der
Berg das Schweigens. Mit farbigen Aufnahmen von Paul du Marchie v. Voorthuysen,
aus dem Englischen ilbertragen von Titus Burckhardt, Lausanne-Freiburg i.Br., 1959 (StAtten
des Geistes).

P. Lemerle, A propos de la fondation du monastbre de Koutloumous: un faux chry-
sobulle d'Alewis III Empereur de Tribizonde, o Bulletin de Correspondance hellénique s, LVIII,
1934, p. 221-234.

9 Sur les attaques catalanes, voir Sp. Lampros, Nioç 'EXX/voizs.rigtoiv VI, 1909,
p. 319 321.

10 No. 30, 13-26.
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A une certaine époque, le Mont Athos avait un représentant unique,
avec le titre de pr6tos (7spaiTog). Le chiffre des rnoines athonites a varié
suivant l'époque, mais cette population monaeale était de beaucoup
plus nombreuse par le passé qu'elle ne l'est à présent. Elle montre en
effet, de nos jours, une diminution sensible, surtout après la deuxième
guerre mondiale : pour 4740 habitants de l'Athos en 1940, on compte
3086 en 1951, 2687 en 1961 et 1732 en 1971, c'est-a-dire cinq habitants
par kilomètre carré, alors que le peuplement moyen de la Grèce était de
soixante-six habitants par kilomètre carré 7.

Fondé au Mille siècle, le monastère de Kutlumus a été par la suite
« re-fondé » par un prince musulman de la famille des Kutelmusch ou Ketel-
musch converti au christianisme. C'est un convent situé assez près,
vers le sud-est par rapport à la localité de Karyes, à environ trois kilo-
mètres du bord oriental de la mer, dans une région ensoleillée et riche
de verdure, au pied d'une colline 9. Pendant quelque temps, il n'était
même pas protégé par un mur de clôture, manquant d'habitations suffi-
santes et de subsides, exposé aux attaques des pirates et à la disette 9.
Sa situation ne devait s'améliorer qu'après que l'Atat serbe médiéval
se filt imposé sur le plan politique (1320-1350) et, plus tard, grace aux
subsides importantes reçues de la part des principautés roumaines.
rôle important pour le rétablissement de sa situation a tenu l'higoumène
Chariton, promu à cette dignité probablement dans la septième décade
du XIVe siècle. Son élection s'est faite « avec un combat très acharné »
(TCOUCTI xeci órrvc ileyEaTcp), le Bon Dieu lui-méme dut y intervenir avec
force de conseils, d'insistances, voire de châtiments gidcp Mc!) gTL
TCEL.aCT) xcci, nocpccxXilaeL, gaTt roi5 xca &amii.LELO N. Le nouvel higou-
mène trouvait son couvent dans un état déplorable : rares et épars, ses
moines étaient pauvres, les uns réduits à la mendicité, sans outillage,
dépourvus de mobilier, proie facile des pirates. Leur unique chance de
s'en sortir était de trouver l'aide et la protection constante de quelque
souverain chrétien orthodoxe. Mais, à l'époque, l'État bulgare était
divisé, les Serbes devaient faire face a des difficultés intérieures, la Russie
se trouvait trop loin. C'est pourquoi l'higoumène de fraiche date tourna
ses espoirs vers la jeune principauté valaque, qui jouissait d'une stabilité
interne et s'était imposée déja dans le Sud-Est de l'Europe. Sa capitale
de Curtea de Arge§ était aussi le siège d'une métropolie dont le trône
était occupé par un prélat grec ; la nomination en 1359 s'était faite avec
la bénédiction du patriarche de Constantinople et constituait un succès
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11 N. Iorga, Condilitle de politic6 general6 in care s-au intemelat bisericile rom6nestt In
veacurile X IV V (Les circonstances de la politique générale dans lesquelles ont été fondées
les églises roumaines aux X IVe XVe siécles), Analele Academiei Romane. Memoriile Sectiunii
Istorice 11, 2e série, XXXV, 1912-1913, P. 387-411; Muntele Athos in legatur6 cu fdrile noastre
(Le Mont Athos en rapport avec nos pays), ibidem, XXXVI, 1913-1914, p. 447-517;
C. Marinescu, inftinlarea mitropoltilor in Tara Romdneasc6 st Moldova (Fondation des métro-
polies de Valachie et de Moldavie), Analele Academiei Romdne. Memoriile Sectlunii IstorIce «,
3e série, II, 1924, p. 247-268: C. C. Giurescu, intemeterea mitropoliet Ungrovlahtet (Fondation
de la métropolie de Valachie), Biserica Ortodoxd RomAnd LXXVII, 1959, p. 678-685.

22 N° 26, 3; 29, 23; 30, 32.
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remarquable 11, Par conséquent, Chariton se préparait h se rendre en
Val ach ie.

La route menant du Mont Athos A, la capitale valaque ne pouvait
guère passer A, travers les Dardanelles et le Bosphore, ni par la vallée de
la Maritza, vers Russe (Roustchouk) et Giurgiu, car ces voies étaient blo-
quées par les Turcs h Gallipoli et h Andrinople, bien que Constantinople
ne Mt pas encore conquise à l'époque. Il restait deux autres routes impor-
tantes: l'une longeant les cours de la Struma et de l'Isker, à travers
Thessalonique, Serrhes et Sofia, l'autre suivan,t les vallées du Vardar, de la
Morava, et du Timok, qui passait par les villes de Thessalonique, Sko-
pje, Nish, Vidin et Craiova. Or, Chanten dans son testament &elate
avoir passé par maints endroits (8LeAv Tonctpxíxç 7ro?dtecq) et traversé
les terres de plusieurs seig,neurs (8LEpz6lievoq Tonapziccç noUcliv SsonoTILv),
rencontrant sur sa route des Romées, des Serbes et des Valaques
(`PcollatoLg ivroyxecvcov zoci EippoLg xca BXeczotq) 12. Par conséquent,
a dit se diriger vers la Valachie eu choisissant la dernière des artères men-
tionnées : c'était d'ailleurs la plus fréquentée et la moins dangereuse.
Un personnage comme lui voyage,ait soit à pied, soit à cheval, avec
deux ou trois compagnons. Le voyage depuis la AIontagne Sainte jusqu'à
Curtea de Arge§ prenait plusieurs semaines.

Une fois arrivé da,ns la capitale de la Valachie, Phigoumène Chariton
sollicita un secours substantiel pour son convent. Il fallait, en effet, pro-
céder h la réfection de l'église et batir un réfectoire, ainsi qu'augmenter
le nombre des cellules. De plus, il était nécessaire que ces bâtiments
soient protégés contre les entreprises des pirates par une forte muraille,
destinée à abriter les biens du couvent (mobilier, outils, bétail). Enfin,
il y avait aussi une dette h acquitter, en valeur de 1200 onces (oúyxíca).
Le plaidoyer de l'higoumène en faveur de sa requéte s'appuyait sur quel-
ques arguments d'essence nettement psychagogique, h savoir : 1° Le
père du voivode avait déjà fait don d'une somme d'argent pour la con-
struction de la grande tour (Toi5 ILE)/ caou núpyou) ; le fils se devait done de
poursuivre Pceuvre commencée par son pére. 2° INA d'autres princes
chrétiens (bulgares, serbes, russes et ibériens du Caucase) s'étaient
assurés la renommée en vena,nt à la rescousse des monastères athonites ;
il était done du devoir du prince valaque de les imiter pour s'imposer
de la sorte A, la chrétienté orthodoxe. 3° Ce faisant, le volvode devenait
de droit fondateur du convent, lui et toute sa famine feraient l'objet des
prières spéciales ; de par sa qualité de fondateur, il aurait une voix déci-
sive lors de Pélection du prieur, c'est-h-dire que le cboix de leur higou-
mène fait par les moines devait d'abord are approuvé par le prince et

www.dacoromanica.ro



14 N° 29, 80; 29, 57-59.
14 N° 26, 27-29; 29, 31-32.
14 R. Guilland, Revue des études byzantines ., VI, 1948, p. 56-57; S. A. Chuda-

beroglu Theodotos, Tto 6cppExt,ov TO MeriXou Atxcuocp6Xcocoç, XV, 1950, p. 133-139,
219-223; J. Darrouzès, Recherches sur les 00:DIKIA de l'Eglise byzantine, Paris, 1970,
p. 109-111, 134, 137, 140, 286, 287, 292.

14 N° 26, 24-25; 29, 26-27.
17 N° 29, 36.
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seulement ensuite obtenir la bénédiction et la crosse du pasteur de la
part du prôtos athonite 1.

Après les consultations de rigueur, le voivode fit venir Chariton
devant un conseil composé du métropolite Hyakinthos, Grec d'origine,
intrôné en 1359 et provenant de l'évèché de Vicina, en Dobrodja ; le
dikéophylax (3L3caLocpúXaE) Daniel Chritopoulos, également Grec, devenu
en 1372 métropolite d'une partie de la Valachie ; le catéchète et confesseur
(ccalyoúlzevog met 7CVEUROCTLX6q) Dorothée ; le logothète Sabbas et quel-
ques autres hautes personnalités 14. Appliqué au début A, un haut digni-
taire civil de l'Empire byzantin, le titre de dikeophylax (8r.xacoptA4)
fut adopté plus tard par le clergé. En Valachie, il était porté par le
plus haut prélat après le métropolite et représentait sans doute une in-
fluence byzantine de fraiche date 15 La présence d'un dignitaire civil,
le grand logothète Sabbas, semble se justifier par ce que celui-ci détenait,
entre autres charges importantes, une fonction financière ; c'était 6, lui
de procurer et de payer les sommes d'argent dues. N'oublions pas qu'un
demi-siècle auparavant, Théodore Métochitès, le plus important personnage
de l'Empire byzantin après le souverain, portait lui aussi le titre de grand
logothète (aya; Xoyoai-clg). E s'agit, par conséquent, d'un parallélisme
frappant.

Le prince se déclarait en principe tout it fait d'accord pour ce qui
était de la requéte présentée par Chariton. E. était, toutefois, préoccupé
par le libre accès des Valaques au monastère de Kutlumus et priait l'higou-
mène de renoncer au régime cénobitique (11 1..eyogvl wercicrrotatç x.oLvofiLacx4)),
où tons les moines recevaient les mémes vêtements, le même pain,
le méme vin et ainsi de suite, disposant de tout en commun et sans la
moindre propriété personnelle, pour adopter un régime analogue it celui
des iutres monastères athonites (Eva k4an Tip 7rol../TEUOtLiV7p ZOEVOPICCXhV
XMT&UTCVILV gV TC7) tiovetavoEy xoti. cleno)cXív-n Tcpòç -Op TILv i-ripcov átyt.opet.-
-ctx6v liovarrnwton, &ccycarilv) 16. Autrement dit, de par sa qualité de
fondateur, le prince prétendait transformer le mode de vie mené dans
son monastère sur le modèle des autres établissements hagiorites et
cette prétention princière était soutenue par tous les gens d'église
du conseil. De son côté, Chariton s'opposait de toutes ses forces A, cette
demande, en affirmant qu'il se doit de conserver telles quelles les
traditions re9ues de ses pères spirituels ; il ne pouvait o écarter la règle
de viè cénobitique, ce paradis terrestre, comme le considèrent les saints
pères » (xal 1.131 -rip xoLvol3Lax.hv xcercicrratcrt.v, Tòv intyetov oúpotv6v, ceoç

-rag erytotg ncerpo'cac aoxei, DACc-c-recv ircxetpdv) 17. E finit par se retirer,
sans rompre pour autant avec le prince et disant qu'il rentrait au
convent, pour se consulter avec ses frères et ses supérieurs.
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13 N° 26,
12 N° 29,
20 N° 30,
21 N° 29,
22 NO 30,
23 N° 30,

22 et 35;
44-45.
89-90.
36.
53_54.
58.

29, 27-28; 29, 47.

458 B. MIRA ESCU 6

Les informations detenues par le volvode et ses conseillers quant à
la situation de la Montagne Sainte étaient cependant exactes. Bon nombre
de personnes de Pentourage du prince avaient séjourné quelque temps
A Athos, rentrant ensuite en Valachie avec une pleine moisson de nou-
velles et de details ; ce fut le cas de jupan loan Neago Vitez (6 touncivoq
xp 'Icoecvv% Neckywa 6 ByrKlq), de Parchiprètre Melchisédec, de l'hiero-
moine Jacob (6 7Cpwronceneig... 6 iepol.tóvaxoq ...), etc 18. L'impression
laissée par les trois documents que nous venons d'étudier est qu'une
modification radicale s'était progressivement installée dans la structure
interne des monastères athonites au cours de la seconde moitié du XIVe
siècle.

De retour à Athos, Chariton consulta ses frères et ses supérieurs
hierarchiques. Tous le conseillèrent de ne point renoncer aux subsides
du prince valaque et de sacrifier plutôt le regime cenobitique, en se con-
formant A la volonté du volvode, leur argument étant que le regime pro-
pose par le prince « est en vigueur dans les plus importants monastères
hagiorites, non en raison de la méchanceté de ceux qui eurent l'initiative
de ces choses-lh, mais à cause des vicissitudes de la conjoncture qui luí
a prepare le terrain * (-rock &XX,:ctq 'rat% ile*)aL -rock iv Tep' Icyty Tc7)8g
6pec ii.ovoci% aLOC7ri7tpOCXTCCL, oi, xclocícf yv(4).1Ç 's)+ cicgcbrmv, ÓLXVC 1 TEW

npayp.cis-cav clvcott.catt* x6pocv 8L86vTow)19. Ces transformations se justi-
fiaient selon eux par la remarque d'ordre general que le monde se trouve
sans cesse en train de changer ; souvent « le caractère de certaines tradi-
tions enracinées se modifie avec les temps et avec les hommes et s'adapte
aux besoins et pour le service des ames et des corps * ('rck Tijç cbcptßok
8Locxp ECTECI.4 EaLd4LOCTOC, 01.4q.LETCCPÓLXXECPOIXL Tag =poi% sad TcpocrWrcotg, oi5
aiv 7rpocryívvracf. -rt, Tay etvayxactow xoci auv.cpcp6vTwv il clnixeck il cr4carcv) ".

Il s'ensuit qu'en 1370 il y avait déjà au Mont Athos deux regimes
internes (xocrocaTecaciq) en vigueur : l'ancien regime de la vie en commun,
dite cénobitique (xcnvoriliccx) et celui de date récente qui n'avait
pas encore regu de nom. L'higoumène Chariton était l'adepte de l'ancien
regime, qui pour lui represente # le paradis terrestre * (.7.6v brEyecov
oúpocv6v) 21. Il critique Aprement la nouvene mode, suivant laquelle les
moines a veulent vivre en liberté, sans frein et sans le respect des canons,
comme des ètres épars, non habitués A, Pabstinence et A, la soumislaion
monacale * (civiTcog wet CoroXúTcog )(al chcavovías(òg aiXeiv 13LE6vca, 6h-e
ópt.cpotvav 6vrwv xod lellatov ncia7); FLovaxt,xijg ey' xpovretaç loci npocsoxijg) 22
Sa conclusion a lui est que ce nouveau regime « est étrange et étranger
A, la veritable morale * (f) &On xmi. Ulrn Tiav &Xylairw ir.ovaxiLv 8co:Evfl) 23,
comme iI le declare hautement. Toutefois, A, un moment donne,
Phigoumène se retrouva isolé et réduit, pour obtenir les secours
nécessaires A, son couvent, de ceder. Il declare textuellement dans son
premier testament : <1 Si sa Beatitude le volvode et fondateur menait
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its bonne fin sa promesse, je serais prét de mon côté de procéder aux chan-
gements réclamés instamment par lui en ce qui concerne le régime in-
terne du monastère (et -ret únearqpiva et; 7ckpaç TCOCVEUTOXiaTCCTO;

f3oL1368aç xoti, x-rircop Ccroicyot, gTOL11.6; EL xat atrrk noLi¡aat. Tec iv -rh vijg
izovijq 7roXyreEc 7T09.ELVC74Tfil Cyrroú¡leva ») 24. Une fois son adhésion de
principe donnée, on devait passer à la discussion du fond de la ques-
tion el mener les pourparlers de &tail. Il part clone de nouveau pour la
Valachie, afin de rédiger et de signer le document officiel.

Mais la discussion s'avérait assez délicate et complexe ; elle se com-
pliquait d'autant plus qu'ayant accepté de faire des concessions d'ordre
spirituel, l'higoumène désirait obtenir en échange le plus d'avantages
matériels possibles. Le prince était considéré fondateur (oixox6pLoç
xat x.r-Ircop) dans la mesure où il fournissait les moyens financiers néces-
sakes A, l'édification d'une muraille avec des tours de défense (dco-rpov

7Cupycopimov 15 4)6)p. CCTCC), une église (va6g), un réfectoire ('rpánECa)
et des cellules (xaMa), pour l'achat des outils et du mobilier (wrixtecrec),
d'un cheptel (c7m) et afin d'éteindre une dette de 1200 onces 25. A son
tour, Phigoumène demandait qu'il soit lui aussi compté parmi les fonda-
teurs, au même titre que le prince, car il contribuait h. la restauration
du convent par son travail et ses moines. Par surcroit, il réclamait une
somme supplémentaire afin de racheter les objets précieux offerts au
monastère par les princes et les dignitaires serbes entre les quarantièmes
et les soixante-dixièmes années du XIV° siècle 26 Cependant, la question
la plus épineuse était celle de Paccès des Valaques, car Phigoumène crai-
gnait qu un trop grand nombre de Valaques pouvait nuire à sa propre
situation et h celle des moines grecs du convent. Aussi, Chariton tache-t-il
d'obtenir un engagement &tit du prince, accompagné d'un serment
# que jamais -un Valaque ne tentera d'ennuyer l'un des Romées qui pei-
nent lh, ni maintenant ni plus tard, et que les Romées trouverons chez
eux honneur et obéissance » gnoTe neLpaacti) .114 TELIV Oúyypo13Xecxow
&madam' otovoi5v Tíva Teav X07CLCCOTC73V PO.1.1.0CUOV TEIV 'Te vtiv xat
iivegnevra, CaVixwat. riv xocìarcetasLav 7C0Cp'errclv ot IPCJILCCZOI) 27

Compte tenu du changement de régime du fait d'avoir renoncé
A, la vie communautaire dite cénobitique (xoLvoliaacxil xcerecaTccatg) qui
assurait entièrement leur subsistance aux moines, Phigoumène demandait
que « les Valaques apportent au monastère les moyens suffisants h leur
assurer la tranquillité, afin de s'administrer et de vivre chacun selon ses
possibilités à ses propres frais, sans rien demander au convent it part les
services traditionnels, enracinés (rok MáxotK, napacrx6v-ra; 8&

ovyl Excivic tivaXWilorra ecpxo5wra ELÇ CeVci7CCO.HYLV OLirT6V . . OIXOVOREZCTSTO.

EMI CTIV Z.); IXOCOTO; 815VCCTOLL 1E tatwv dcvaXCLIVICTWV, 1.0) ci7COCIT0510TCLq T't

nXiov 1-71ç ouvil&ooç xat TeTawiv.% Siaxovtaç

24 N° 29, 48-49.
25 N° 26, 4-6, 13-19, 30, 56.
26 N° 26, 15; 29, 53, 60.
22 N° 26, 44-45.
22 N° 30, 120-122.

airrav) 28.

Il est intéressant de constater que dans la définition du nouveau
régime du monastère figure le mot taLoq *propre, indépendant Peu
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29 N° 26, 34-35.
30 Ph. Meyer, Die R aupturkunden far die Geschichle der Alhosklbster grbsstenteilszum

ersten Male herausgegeben und mil Einleitung versehen, Leipzig, 1894, p. 57-64.
31 H. Gelzer, Vorn Heiligen Berg und aus Makedonien, Leipzig, 1904, p. 35.
22 Hans-Georg Beck, Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich, Mfinchen,

1959, P. 221: s Vielleicht nicht ganz ohne dem Einflull dieser Mystiker verwandelte sich in
dieser Zeit auch die innere Struktur des Athos von der iiblichen Verfassungz ur Idiorrhyth-
mie s; p. 128: Am leichtesten erklärt sich der Umschwung als das Eindringen der Lebens-
normen der kleinen Anachoretensiedlungen, die in der Nähe der GroOklöster und in Abhän-
gigkeit von deren Abten standen ein Eindringen, das sicherlich durch den Hesychasmus des
14. Jahrhunderts sehr gelärdert wurde, da ja (loch hesychastisches Lebensideal, wie es in den
verschiedenen Methoden vorgezeichnet wird, schwer mit dem strengen Koinobitentum vereinbar
sein durfte...

4 60 EL META zsC0 a

peu, ce mot prend un sens technique et, avec le substantif èuOts6g orythme,
mode de mouvement et de vie», il contribua 6, la généralisation du iterme
lacoppikilEcc idiorythmie c'est-a-dire o vie indépendante, vie men&
par sespropres moyens », par opposition an mode de vie traditionnel,
dit cénobitique (xocvoßccexii Mercierrctar.g), ce qui signifie o vie en commun,
vie communautaire ».

En effet, il résulte du document officiel signé par les deux parties
que Phigoumène Chariton a cédé a la prière du prince, qu'il s'est détour-
né de la voie du régime de vie cénobitique et a pris le chemin suivi par
les a,utres monastères hagiorites » (57téxXcve Tijg xoLvof3Lcoci¡q Bor) xcct
ÉPGC&CFE Tip TEW i-répcov ciropevrocclv p.ovc7w) 29. 21. retenir cette information
catégorique : exploitée comme il convient, elle servira à une meilleure
connaissance de l'histoire du monachisme athonite dans son ensemble,
car jusqu'à présent on avait coutume de dire que l'idiorythmie athonite
remonte au commencement du XV e siècle. Or, il s'avère qu'au convent
de Kutlumus ce mode de vie s'était imposé dès l'an 1370, époque vers
laquelle il avait déja, conquis la plupart des monastères athonites. Gra-
duellement, l'idiorythmie se développa au cours du siècle suivant pour
arriver à son plein épanouissement au XVI° siècle, quand il constituait
un modèle et une attirance pour la totalité du monde orthodoxe 3°. Ce
système de vie allait miner le pouvoir absolu de Phigoumène jusqu'à
sa complète disparition, remplacé par un conseil directeur dont lesmembres
étaient élus d'entre les moines du convent respectif. Considérée .sous
un certain jour, l'idiorythmie pourrait se comparer a la renaissance largue
du monde occidental.

Les explications qu'on lui a trouvées sont diverses. En 1904, Phellé-
niste H. Gelzer l'interprétait comme une expression de l'esprit démocra-
tique du peuple grec, qui se refusait à l'autocratie d'un higoumène 31.
Mais une telle interprétation se révèle insuffisante, car il est hors de doute
que le phénomène avait des causes plus profondes. Une autre cause sup-
posée avoir donné naissance à l'idiorythmie a été cherchée dans le hésy-
chasme qui eut pour protagoniste Grégoire Palamas (décédé 1360), mou-
vement qui devait bouleverser profondément le pouvoir constitué et
augmenter de manière sensible l'influence du monachisme 32. En réalité,
il est difficile d'imaginer qu'une doctrine mystique réactionnaire comme
le hésychasme ait pu faire éclore un mouvement novateur, assoiffé de
culture et de liberté, comae l'idiorythmie, qui contribua par la suite I
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33 J. Meyendorff, Introduction a l'étude de Grégoire Palamas, Paris, 1959; Grégoile
Palamas el la mystique orthodoxe, Paris 1959; Grégoire Palamas, Défense des saints hisychartes.
Introduction, texte critique, traduction et notes par Jean Meyendorff, Louvain, 1959.

34 G. Ostrogorsky, Geschtchte des Byzantinischen Sissies, 3. Aufl., Mfinchen, 1963,
p. 401: oWAhrend der Staat verkilmmert, bleibt das Patriarchat von Konstantinopel der Mittel-
punkt der orthodoxen Welt o.

35 0. Tafrali, Thessalonique au XIV' siècle, Paris, 1913, p. 203: a Ainsi le triomphe de
Palamas signifie-t-il l'écrasement de la renaissance dans l'empire byzantin, renaissance qui s'y
produisit bien avant qu'en Occident, et le triomphe des moines, des riches, des propriétaires en
général sur la population pauvre, sur les non-propriétaires *.
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la renaissance de la Grèce moderne 3 3. Enfin, selon une autre opinion,
la raison du déclin de la vie cénobitique réside dans l'affaiblissement
progressif de l'Etat byzantin et Parrivée des Turcs en Europe. Cependant
le fait est que l'affaiblissement de l'Empire n'a point entrainé dans son
sillage le patriarcat constantinopolitain : celui-ci continuait A. jouir d'un
grand prestige dans le monde orthodoxe 34. Quant aux Tures, ils instal-
lèrent un gouverneur A, Athos seulement en 1430, alors que l'idiorythmie
était depuis longtemps une réalité nettement contourée.

La genèse de ce système de vie fut un proeessus lent et complexe,
déterminé par des causes économiques et spirituelles, intérieures et ext.&
rieures, jouant A, une échelle plus grande que l'espace du Mont Athos.
Florissant a l'époque de la gloire et de la puissance de l'Empire, le svs-
tème cénobitique était alors en parfait accord avec les besoins organfSa-
tionnels et idéologiques de eelui-ci. Les monastères recevaient des subsides
importantes de la part de l'État ou des riches dignitaires et Suivaient la
1 ègle traditionnelle, imposée par les lois de l'Eglise ou par les fondateurs.
Quelques-uns de ces fondateurs étaient devenus les higoumènes des mo-
na stères qu'ils avaient ere& : ils les administraient avec une sévérité
d'autant plus explicable qu'ils s'en sentaient les maitres, puisqu'ils leur
assuraient les moyens matériels de subsistance. Par l'installation d'un
primat serbe dans la Péninsule balkanique entre les années 1330-1368,
le Mont Athos entra sous la dépendance de personnages poursuivant des
buts qui lui &talent &rangers et animés d'une autre vision historique
que celle qui avait été la sienne jusqu'alors. Les vicissitudes du temps,
les pirates, l'absence d'un appui en temps utile ébranlaient les anciens
établissements, tout en servant la promotion des initiatives privées
qui stimulaient Pidiorythmie. Par conséquent, les dons reps de Peat&
rieur de l'Empire, ainsi que l'indépendance par rapport A, l'Eglise constan-
tinopolitaine ont affecté l'esprit cénobitique et préparé le terrain pour
un mode de vie plus libre, plus individualisée. La promotion de la doctrine
hésychaste, défendue par Grégoire Palamas, mais combattue par Nieé-
phore Grégoras (1290-1360), le représentant de l'idéologie laïque avancée,
ne fit que raffermir l'influence des moines de l'Athos et contribuer A.
l'amélioration de leur situation matérielle 55. En voici un exemple typi-
que : une fois arrivé A, un accord avec le prince valaque et après avoir
rep le secours promis, Chariton constatait avec orgueil : « De rares et
isolés, le nombre des frères s'est accru, (ils sont) nombreux et bons ; de
pauvres et mendiants, je les ai rendus sans soucis matériels ; de gens dé-
munis de biens, ils ne manquent A, présent de rien ; du rare mobilier (que
nous avions), nous sommes arrivés A avoir des objets précieux, nombreux
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N° 30, 27-29.
37 N° 30, 30-33.
a° E. Amand de Mendieta, Mount Athos the Garden of the Panaghia. Translated by

Michael R. Bruce, Berlin 1972, p. 100 et 196.
8° B. Laur6s, Les monastares idtorgthmigues, Echos d'Orient *, IV, 1900-1901,

p. 288-295; G. Smirnakis, Tò "Aycov "Opos, At/16'1es, 1903, p. 518-526. Le Tgpikon de Peal-
pereur Manuel II Paléologue de Farm& 1406 publi6 par Ph. Meyer, Die Haupturkunden (Leipzig,
1894, p. 203-210) permettait aux moines de détenir des propriétés privées 'rag to.ovccxolg
ESibcnrctx ellpEcncovred uva. xrillucrec (p. 205, 20); o5Tcw; ix6Tcoaccv Tec brocr/0/a6p,evoc, xceek
&CM avv-110eux elg &Isccv grov 5poç (p. 205, 30-31).

40 St. Nicolaescu, Pdstorirea mitropolitulut primal al Ungroolahiel Hariton 1372-1381.
(Le gouvernement du métropolite primat de la Valachie Chariton 1372-1881), Arhivele
Olteniei *, n° 59-60, 1932, 13 pp. (tirage à part); G. Nandris, Documente slavo-romtine din
mdndstirtle Muntelut Athos (Documents slavo-roumains des monastères du Mont Athos), Bucarest,
1936, n° 1, 17-22; N. Iorga, Histoire des Roumains el de la roznanité orientate. III. Les fonda-
teur d'Etat, Bucarest Paris 1937, p. 291-292.
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et de grand prix ; de sans défense et faciles à conquérir, nous sommes main-
tenant fortifiés avec des murailles infranchissables » iXEycav xcci
ilepLx(7)v Cc8eXcpiav eig IroXXok xcet cirx.0.ok in./glace ix Dayoxvirrow,
7C0X0XTIII.LOVrIg. Vayocrxeíxavl vrív noXXuaxeusk xeci dcycc0.0axeuek iE
ecneprest.xCaTopo met eigAW.rcov 2 vi3v Tvraxialzivoug met civcadyroug) 36.

Ce changement était dû non comme par le passé à une générosité
princière ou nobiliaire, mais à l'initiative, ferme et tenace, d'un moine

ses débuts, dotés de moyens modestes : « Pour consolider et embellir
le monastère je n'ai pas mésestimé aucun moyen, sans y mettre toute
la force de mon bras et de mon Ame. C'est pour cette raison que je suis
peu resté au monastère : ma vie s'est passée toute en plein air, en me bat-
tant contre les tempétes, les nuages et les pluies, contre le froid et la cani-
cule, dans la crainte de ne point tomber entre les mains des étrangers,
en me trouvant en Contact avec les Romées, les Serbes et les Valaques,
de la part desquels j'ai regu de l'argent et grande richesse » 37.

Ces contacts avec les pays, les gens et les institutions laIques déve-
loppaient le désir de liberté, la soif de justice sociale ; ils éveillaient l'in-
térét pour l'art et la science de l'Antiquité ; ils renouaient quelques fils
tenus avec l'Occident apr& la dispute de Grégoire Palamas avec Barlaam
de Calabre ; ils contribuaient à l'épanouissement de la personnalité humaine.
L'idiorythmie s'est installée de manière discrète et peu à peu, pendant
la seconde moitié du XIV' siècle, étant un produit de l'époque, consi-
déré avec sympathie par les princes et les hauts dignitaires bulgares,
serbes et valaques, ainsi que par la plupart des moines athonites 38.
Elle fut reconnue officiellement par le patriarcat de Constantinople en.
1406 et allait y dominer presque exclusivement jusqu'au XIX° siècle.
En effet, seules de grandes difficult& internes ont pu obliger certains
couvents A, renouer avec le système cénobitique comme ce fut le cas
du monastère de Kutlumus A. la suite de l'incendie de 1856. De nos jours,
neuf des monastères les plus anciens et les plus riches, le Grand Lavre
en teste, continuent A rester fidèles au système de l'idiorythmie 38.

En raison de ses mérites particuliers, l'higoumène de Kutlumus,
Chariton, devait finir par occuper le trône métropolitain de la Valachie
(1372-1381). Ii ne renonga pas pour autant à la direction de son monas-
tère athonite, également connu sous le nom de « couvent de Chariton »4°.

www.dacoromanica.ro



DIE BIBLIOTHEK DES SUPERINTENDENTEN DER EVANGELISCHEN
KIRCHE SIEBENBORGENS MATTHIAS SCHIFFBAUMER

(1547-1611)
GUSTAV GÜNDISCH

In dem beriihmten 24. Kapitel seiner Parerga Iva Paralipomena 1,
das er Lesen und Biicher" betitelt, sagt Arthur Schopenhauer, daB
Biicher ihre Aussagekraft in der Regel schon wenige Jahre nach ihrem
Erscheinen einbiiBen. Sie Bind dann, wie er sarkastisch formuliert, nur
mehr far den literarischen Paläontologen" von Belang.

Diese Feststellung spielt geradezu auf das historische Interesse an
Biichern an. Und in der Tat la& sich öber Menschen vergangener
_Zeiten aus ihrem Umgang mit Biichern Vieles erschlieBen, was anderswie
verschöttet bleiben miiBte. In diesem Sinn haben wir in den letzten
Jahren die Methode der Buchgeschichtsforschung an mehreren sieben-
bürgischen Persönlichkeiten des 16. Jahrhunderts angewendet und sie
för das geschichtliche Bild dieser Leute und ihrer geistigen Umwelt nutz-
bar zu machen gesucht 2. Diese Methode erweist Bich bei Matthias Schiff-
baumer als besonders ergiebig.

Von einer Biichersammlung dieses vierten evangelischen Super-
intendenten Siebenbiirgens ist in der bisherigen Literatur nirgends die
Rede. Sie war aber in der Bibliothek des Brukenthalmuseums in Sibiu,
(Hermannstadt) diesem groBen Arsenal siebenbürgisch-sächsischer Privat-
böchereien, unschwer als solche aufzuspören und ganz oder doch in ihren
wesentlichsten Bestandteilen wiederherzustellen 3. Denn Schiffbaumer
hat seine Biicher fast durchgängig sorgfältig einbinden und auf dem Vorder-
deckel mit seinem Monogramm M S N (Mathias Schiffbaumerus Nayendor-
fensis) versehen lassen.

1 Erstausgabe, 1851, 2 Bände.
2 Franz Salicaeus. Bin Beitrag zur Reformationsgeschichte Siebenbiirgens, in : Geschichts-

wirk/ichkeit und Glaubensbewährung. Festschrift fill. Bischof Friedrich Miiller, Stuttgart,
1967, S. 204 219 ; Die Bibliothek des Damasus Diirr, in : Revue roumaine d'histoire", 12, 1973,
S. 947 957 ; Die Bibliothek des Sachsengrafen Albert Hue( ( 1537 1607), in : Korrespondenz-
blatt des Arbeitskreises fiir Siebenbilrgische Landeskunde", 4, 1974, (Böhlau Verlag Köln
Wien), S. 32 51 ; O'ber die Bibliothek des Bischofs Lukas Unglerus (1526-1600), in Kirchliche
Blätter", 3 (41), 1975, S. 2 3.

3 Ein besonderes Entgegenkommen der Leitung des Brukenthalmuseums hat es dem
Verfasser vor Jahren ermöglicht, in der dortigen Doukumentarbibliothek die Werke des 16.
und 17. Jahrhunderts in Hinsicht auf Namenseinzeichnungen einstiger Buchbesitzer einzeln
durchzusehen. Ihr dafilr ergebenen Dank auszusprechen, ist uns ein Bediirfnis.

REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP., XV, 3, P. 453-478, BUCAREST, 1977
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464 GUSTAV GUNDISCH 2

Da Schiffbaumers Leben bisher nur in ganz groBen Ziigen darge-
stellt worden ist 4, auf die eigentiimliche Beschaffenheit seiner Biicherei
aber damns manches Licht fällt, liegt es nahe, hier darauf etwas näher
einzugeh en.

Die ersten drei Jahrzehnte im Leben des späteren Superintendenten
der Ecclesia, Dei Nationis Saxonicae" in Siebenbiirgen Matthias Schiff-
baumer sind in Dunkel gehiillt. Lediglich iiber das Jahr seiner Geburt
wie iiber seinen Geburtsort herrscht einigermaBen Klarheit. Aus der Um-
schrift seines Birthälmer Grabsteines erhellt, dal3 er am 30. August
1611 im Alter von 64 Jahren gestorben ist 8. Demnach wird sein Geburts-
jahr mit Recht allgemein zu 1547 angesetzt. Weiters bezeichnet sich
Schiffbaumer immer als Nayendorfensis. Es wil,d jedoch nirgends
deutlich, um welches der in Siebenbiirgen häufigeren Neudorf es sich dabei
handelt. Da er im Jahre 1578 die Universität bezieht, durtfte er mit je-
nem studioso von Nayendorff, Hoprich Scheffbömer seinem Son"
gleichzusetzen sein, der ein Jahr darauf aus dem Studienfond der Säch-
sisehen Nationsuniversität" ein Stipendium von 40 Gulden erhält 7.
Solche Unterstiitzungen waren in der Regel mit der Auflage verkniipft,
daB sie zuriickgezahlt werden muBten, wenn der Empfänger einmal in
Brot und Lohn wax. Die Erwähnung des Vaternamens weist darauf hin ;
sie erlaubt aber gleichzeitig den SchluB, daB es sich bei dem Ortsnamen
in der angezogenen Eintragung um das bei Sibiu gelegene Noul (Neudorf)
handelt. Denn dem Rechnungsschreiber der Nationsuniversität konnte
wohl ein Mann dieser stadtnahen Ortschaft bekannt sein, weniger aber
einer aus dem apafischen Hörigendorf Noul Säsesc (Neudorf) bei Dum-
bräveni (Elisabethstadt) oder aus einem der Nösner Orte gleichen Namens.
Nachdem der Familienname Schiffbaumer für Neudorf bei Sibiu im Aus-
gang des 16. Jahrhunderts auch sonst belegt ist 8, wird unsere Vermutung
zur GewiBheit.

Man wird daher mit Recht annehmen können, daB Schiffbaumer die
Lateinschule in Sibiu besucht hat. Völlig offen bleibt aber weiterhin,
wo er die nächsten 10-12 Jahre seines Lebens verbracht haben wird.
Wahrscheinlich ist er zunächst in den Schuldienst getreten, da auch sein
Vater vermutlich Prediger oder Lehrer war 9. Sicheren Boden gewinnt

4 Johann Seivert, Skizze der Superintendenten Augsburgischer Konfession in Siebenbtir-
gen, in : Siebenbiirgische Quartalsschrift", 2, 1791, S. 12-14; Georg Daniel Teutsch, Die
Bischtife der evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbiirgen, in : Statistisches Jahrbuch der
evangelischen Landeskirche A. B. im Großfärstenthum Siebenbilrgen 1, 1863, S. 10-11;
Johann Michael Salzer, Der kOnigliche freie Mark' Birthillm in Siebenbargen, Wien, 1881, S. 389
392 ; Hermann Jekeli, Unsere Bischtife, Sibiu, 1933, S. 38-44.

8 Matthias Hebler unterschreibt den Consensus doctrinae de sacramentis", der auf der
Synode aus Cluj des Jahres 1557 von den evangelischen Kirchen Siebenbiirgens und der
Partium" angenommen wurde, als superintendens ecclesiarum Dei nationis Saxonic,ae in
Transsilvania".

6 J. M. Salzer, A.a.0. S. 392.
7 Karl Schwarz, Vorstudien zu einer Geschichte des stlidlischen Gymnasiums in Hermann-

stadt, in : Programm des ev. Gymnasiums A.B. zu Hermannstadt 1858/59, S. 25.
8 Inventarui protocoalelor prinuiriei Sibiu (Verzeichnis der Magistratsprotokolle aus Sibiu)

1521-1700, Sibiu, 1958, S. 95 Nr. 752.
9 Eine Schwester von Schiffbaumers Mutter ist laut den weiter unten zitierten Kalender-

aufzeichnungen die Frau des Pfarrers Paul Herberth von Bune0i (Bodendorf), Schiffbau-
mers Schwester die Gattin des späteren Hermannstädter Stadtpfarrers Petrus Lupinus, lauter
Hinweise auf eine Herkunft der Familie aus nicht unmittelbar bäuerlichen Kreisen.
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1° Paul Eber, Calendarium historicum, Wittenberg, 1579, in der Bibliothek des
Brukenthalmuseums Sibiu, Signatur V, II, 546.

11 Zum 6. Miirz vermerkt Schiffbaumer in seinem Kalender Suscipio iter in Germaniam
anno 1578" ; zum 8. Juli berichtet er iiber einen Totschlag in Wittenberg und zum 1. Sep-
tember des gleichen Jahres verzeichnet er ein Erdbeben am Ort.

12 Otio Hartwig, Album academiae Vitebergensis, 2. Bd. Leipzig und Halle, 1896. Wir
verdanken diesen Hinweis der Liebenswiirdigkeit von Dr. Arnold Huttmann in Aachen, B.R.D.
Die Anreise Schiffbaumers hat demnach annahernd zwei Monate in Anspruch genommen.

12 Siebenbiirgische Quartalsschrift", 2, 1791, S. 13.
14 Wilhelm Moeller, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 3. Aufl. Bd. III, bearbeitet von

Gustav Kawerau, Tabingen, 1907, S. 291 f. ; Heinrich Hermelink, Handbuch der Kirchen-
geschichte, 3. Teil, Tilbingen, 1911, S. 229.

15 Vgl. Gustav Toepke, Die Matrikel der Universittit Heidelberg, Teil I, 2, von 1554
1662, Heidelberg, 1886; Gottfried Zeller und Hans Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule
und des Plidagogiums zu Herborn, Wiesbaden, 1908; auch far diese Durchsicht haben wir Herrn
Dr. Huttmann zu danken,

16 Staatsarchiv Sibiu, Die Ordinationsmatrikeln der Evang. Kirche A.B. in der S.R.
Rum Anien, Bd. 1, S. 108.

17 Vgl. das Anmerkung 10 zitierte Calendarium historicum 1579 ad diem.
15 Georg Daniel Teutsch, Die Sgnodalverhandlungen der Evang. Landeskirche LB. in

Siebenbiirgen im Reformationsjahrhundert, Hermannstadt, 1882, S. 263.
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man. im Blick auf Schiffbaumers Leben erst mit dem Jahre 1578. Denn
von diesem Zeitpunkt an hat er alle wichtigen Stationen und Begeb-
nisse seines Lebens bis zur Erlangung der Bischofswiirde und in einigem
auch dariiber hinaus in einem Eberischen Kalender auf das Jahr 1579,
den er sich auf der Universität zulegte, aufgezeichnet lo.

Wie aus diesen Kalenderaufzeichnungen hervorgeht, bricht er am 6.
März 1578 nach Deutschland auf u und wird im Mai an der Universität
Wittenberg inmatrikuliert 12. Auf Wittenberg als Studienort weist schon
der erste Biograph Schiff baumers, Joha,nn Seivert, hin, dem die erwähnten
Kalenderaufzeichnungen offenbar schon bekannt waren 13. Der betont
reformierte bzw. kryptocalvinische Charakter von Schiffbaumers Btiche-
rei, namentlich in den Anschaffungen aus der Studienzeit, läßt der Ver-
mutung Raum, daB ihr Besitzer nach Wittenberg, wo schon im Jab'. e
1574 der Sturz des Philippismus" eingentreten war 14, noch eine wei-
tere, dem Calvinismus nahestehende Hochschule oder Akademie auf-
gasucht haben wird. In Heidelberg und Herborn ist er nicht nachzuwei-
sen 18. So könnte man allenfals an Neustadt a.d. WeinstraBe oder Dillen-
burg wenn nicht gar an eine schweizerische Universitätsstadt denken.

Noch vor Ablauf von zwei Jahren muB Schiffbaumer in die Heimat
zuriickgekehrt sein. Denn am 27. Februar 1580 wird er vom Superinten-
denten Lukas Unglerus mit Handauflegen zum geistlichen Dients ordi-
niert 16. Wenige Tage vorher war er von Pfarrer Johannes Rodner in
Mona (Meschen) zum Prediger bestellt worden, wo er bereits am 9 März
die erste Taufe vornahm 17. Diese Berufung wirft einigermaBen Licht
auf die theologische Einstellung Schiffbaumers. Stellt doch Mona in
den Jahren seiner dortigen Amtswirksamkeit geradezu einen Herd
philippistischer zum reformierten Kirchentum neigender Auffassungen
dar. Der Schulrektor Paul Magariensis steht im Verdacht, ein verkapp-
ter Calvinist zu sein ; er mul3 sich 1590 vor der geistlichen Synode verant-
worten und einen Reinigungseid ablegen 18. Pfarerr Rodner selber schickt
1589 seinen Sohn Johannes auf die nach einem kurzen Zwischenspiel
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12 Friedrich Teutsch, Die Studierenden aus Ungarn und Siebenbiirgen auf der Hochschule
in Heidelberg, in : Archly des Vereins ftir siebenbilrgische Landeskunde", 10, 1872, S. 183.

24 Gustav Gtindisch und Paul Binder, Oekumene vor vierhundert Jahren. Almosensamm-
lung fiir Genf in der lutherischen Kirche Siebenbiirgens, in : Kirchliche BlAtter", 2 (40), 1974,
Nr. 5, S. 6 f.

21 Die Gegenwart des Superintendenten muß Schiffbaumer als eine besondere Ehrung
empfunden haben, dall er sie in seinem Kalender hervorhebt.

33 G. D. Teutsch, Die BischOfe u.s.w. nimmt als Wahltag, einer Eintragung im Her-
mannstAdter Kapitelsprotokoll folgend, den 13. Mirz an. Schiffbaumer verzeichnet in seinem
Kalender ausdrücklich 1601, quo die in superintendentem electus sum". So auch Friedrich
Teutsch, Geschichte der ev. Kirche in Siebenbilrgen, Bd. 1, Sibiu 1922, S. 379 f.

23 Kalendereintragung zum 18. September 1591.
24 Georg Daniel Teutsch, Geschichte der Siebenbiirger Sachsen fiir das s&chsische Volk,

4. Aufl., Sibiu, 1925, S. 294.
26 Prof. Dr. Ludwig BinderHermannstadt glaubt in den Synodalakten des frithen 17.

Jahrhunderts auf einen nachlebenden Sohn Schiffbaumers gestotlen zu sein. In den Kalender-
aufzeichnungen, die Aber Geburt, Fortleben und Tod der Kinder eingehend berichten, wird
dieser Sohn nicht Mbar.

" Das Einladungsschreiben des Superintendenten vom 10. Oktober 1610 im Staats-
archiv Sibiu, Bistritzer Kapitelsurkunden Nr. 498/339.
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eben wieder calvinisch gewordene Universität Heidelberg 19, Im Jahre
1592 nimmt sich der gleiche Rodner des Schweizers Charles Liffort warm
an, der in Siebenbörgen im Auftrag des Genfer Stadtrats eine Almosen-
sammlung veranstaltete

Von Mona geht Schiffbaumer im Jahre 1587 in das benachbarte
kleine Nema (Nimesch), wo er am 12. Oktober vom Generaldechanten
Franz Elysius in Gegenwart des Superintendenten Unglerus präsentiert
wird 21. 1592 wurde er nach eica MicA, (Kleinschelken) berufen und am
10. Juli 1598 iiberbrachten ihm hervorragende Absandte" den Wahl-
brief der Stadtgemeinde Medias (Mediasch). Schon knapp drei Wochen
nach dem Tode von Lukas Unglerus (22.XI.1600) von der Gemeinde
Biertan (Birthälm) zu ihrem Pfarrer gewählt, wird er dort am 4. Januar
1601 präsentiert, worauf er noch im gleichen Monat den Ilmzug vornimmt.
Erst am 14. März des gleichen Jahres wählt ihn schlialich die Synode
zum Superintendenten 22, eine Wahl, der sich Schiffbaumer wohl schon
sicher gefiihlt haben mag, als er den Birthälmern zusagte.

Schiffbaumer war in erster Ehe mit Agnetha, der Tochter seines
Meschener vorgesetzten Pfarrers Johannes Rodner verheiratet. Sie starb
schon im September 1591 und wurde in der evangelischen Kirche zu Nema
beigesetzt 23 In zweiter Ehe verband er sich mit Anna, der Tochter des
Mediascher Altbörgermeisters Joachim Koch, der 1583 den Sachsengrafen
Albert Huet an den polnischen Könisgshof Stephan Bathoris begleitet
hatte, wo sie die Bestätigung des in lateinischer wie in deutscher Sprache
schriftlich fixierten Eigen-Landrechts der in der Sächsischen Nations-
universität zusammengeschlossenen Selbstwerwaltungsverbände der Sie-
benbürger Sachsen einholten24. Von seinen fiinf Kindern hat Schiff-
baumer offenbar nur die 1594 geborene Tochter Anna iiberlebt ; allein im
Jahre 1603 starben ihm in Birthälm drei Kinder an der Pest, darunter
der einzige Sohn Matthias 25. Die vorerwähnte Anna hat im Jahre 1610
den Mediascher Ratsherrn Simon Miles geheiratet 26. Vber den Enkel-
sohn aus dieser Verbindung, den Geschichtsschreiber und Bibliophylen
Matthias Miles, den Verfasser des Siebenbörgischen Wiirgengel" (Her-
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27 Matthias Miles hat seine Bibliothek dem Gymnasium unter dem Rektorat des Johannes
Krernpes (1687-1690) testamentarisch vermacht. Vgl. Korrespondenzblatt des Vereins ftir
Siebenbürgische Landeskunde", 3, 1880, S. 93 und Joseph Trausch, Schriftsteller-Lexikon...
der Stebentriirger, Bd. 2, Kronstadt, 1870, S. 428 f.

28 Dar tiber Hermann Jekeli, A.a.0., S. 40 nach den Annalen David Hermanns.
22 A.a.0., S. 311.
88 Staatsarchiv Sibiu, Archiv der Evang. Kirche A.B. in der S. R. Rumftnien, Hand-

schrif ten, Codex P6Idner, S. 281 f.
81 Ebenda.
32 Ebenda, S. 296 f. Vgl. Ludwig Binder, Bekenntnis, Theologie und kirchliches Leben

in Siebenbürgen, Maschinenschrift, 1969, S. 13 f.
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mannstadt 1670, bei Stephan Jiingling) ist Schiffbaumers Biicherei durch
Schenkung in die Bibliothek des Gymnasiums aus Sibiu gelangt.
-Von hier ist sie dann erst 1879 zusammen mit alien älteren Beständen.
dieser Gymnasialbiicherei, der sogenannten Kapellenbibliothek", in
die Sammlungen des Brukenthalmuseums eingereiht worden 27.

Von der Kirchengeschichtsschreibung der lutherischen Hoch-
orthodoxie SiebenbUrgens im späteren 17. Jahrhundert wird Schiffbaumer
als dem Calvinismums zugeneigt wiederholt scharf angegriffen. So stellt
ihn der bedeutende David Hermann in seinen leider nur handschriftlich
überlieferten Annales ecclesiastici" in eine Linie mit dem SchäBburger
Stadtpfarrer Simon Paulinus, den er des Verrats am reinen Luthertum
bezichtigt 28. Der spätere Bischof Georg Haner sagt in seiner 1694 in
Frankfurt und Leipzig bei J. Chr. Fölginger erschienenen Historia
Bcclesiarum Transsylvanicarum" iiber Schiffbaumer, daB man mit seiner
-Wahl, die Haner den Hermannstädtern anlastet, die Herde Christi dem
Wolf iibera,ntwortet habe. Mit den Calvinisten unter einer Decke habe
Schiffbaumer in der Synode des Jahres 1607 verschiedene falsche Arti-
kel eingebracht, die er den einzelnen Kirchenverbänden aufzuzwingen
sich bemiihte 23.

In der Tat scheint man der Wahl Schiffbaumers zum Superinten-
denten mit einigen MiBtrauen begegnet zu sein. Zwei Tage vor der Wahl-
Iandlung in Mediasch lieB die Nationsuniversität der versammelten Synode
die dringende Aufforderung zugehen, nur einen Mann zu wählen, der
-von der Augsburgischen Konfession, wie man sie bislang in den sächsi-
schen Kirchen gelehrt habe, auch nicht um Fingersbreite abgehe 30 DaB
Schiffbaumer dennoch gewählt worden ist, muB in erter Linie seiner
hervorragenden theologischen Bildung zugeschrieben werden, es weist
aber auch darauf hin, daB der Melanchthonianismus in der sächsischen
Kirche Siebenbiirgens tiefe Wurzeln hatte und der auf dem Vormarsch
befindlichen Orthodoxie das Feld nicht ohne weiteres räumte. Der Synode
gegeniiber mate sich der Neugewählte allerdings verpflichten, keine
Neuerungen einzufiihren und die reine Lehre des Augsburgischen Bekennt-
-nisses von 1530 zu bewahren 31.

Schiffbaumer muß sich wohl mit einem beträchtlichen Teil seiner
Ceistlichkeit eins gewuBt haben, wenn er sich in der Folge an das einge-
gangene Versprechen nicht voll gehalten hat. Sein Widerstand richtete
:sich insbesondere gegen die Confessio Augustana invariata" als die
Summe von Glauben und Lehre in der sächsischem Kirche Siebenbiir-
gens, woriiber es auf der Synode von 1607 zu erregten Aussprachen ge-
kommen ist 32. Es liegt auf der gleichen Linie, wenn er schon in den ersten
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53 Der Ordinationseid unter dem Superintendenten Lukas Unglerus, den der zu
ordinierende Geistliche zu leisten hatte, deckt sich teilweise wortw6rtlich mit dem Eid, den die
auf der Mediascher Synode vom 1. und 2. Mai 1572 versammelten Geistlichen abzulegen
hatten, auf der Unglerus zum Bischof gewählt wurde, vgl. Erich Roth, Die Reformation in
Siebenbargen, II. Teti: Von Honierus zur Augustana, Wien-K61n, 1964, S. 113. Er lautete :
Ego ... invoco testem in animam meam deum, patrem, filium et spiritum sanctum me syn-
cere et pure amplecti doctrinam evangelii purae ecclesiae cuius summa comprehensa est in
Augustana Confessione, quam deo intente profitebor fideliter, in eaque cupio constanter mori
ac vivere. Ita me dues adiuvat. Vocationem habeo a ...". Mit dem Amstantritt Schiffbaumers
heillt es nurmehr ganz kurz : Ego ... habens vocationem a ... menu mea subscripsi". Unter
seinem Nachfolger erhiilt die Ordinationsformel wieder den Charakter einer eidlichen Versi-
cherung : Ego ... habens vocationem a ... subscribo Augustanae Confessioni ac articuli
ecclesiarum Saxonicarum Medieschini anno 1578 in synodo sancitis et a toto universitate receptis
et approbatis... "oder corde et calamo subscribo nomen meum Augustanae Confessioni...".
Zwischen 1627-1635 enthillt wieder die I3erufung auf das Augsburger Glaubensbekenntnis.
Nach 1651 heißt es dann gleichmliBig subscribo Confessioni inviolatae (spliter invariatae)
August,anae, eamque usque ad extremum vitae habitum acriter propugnaturum et defensurum",
Staatsarchiv Sibiu, Ordinationsmatrikel Bd. 1, passim.

54 Erich Roth, A.a.0., S. 87.
35 Ludwig Binder, A.a.0., S. 12 ff.
u Wilhelm Moeller und Gustav Kawerau, A.a.0., S. 288.
37 Gustav Gündisch, Ober die Bibliothek des Bischofs Lukas Unglerus, a.a.0., S. 2 f.
u Derselbe, Die Bibliolhek des Sachsengrafen Albert ¡fuel, a.a.0., S. 38.
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Tagen seiner .Amtsfiihrung als Bischof den von seinem Vorgänger Ungle-
rus aufgesetzten Ordinationseid, der den Ordinanden in feierlicher Form
zur Aufrechterhaltung der Augsburger Konfession verpflichtete, zu einer
leeren, nichtssagenden Formel umgestaltete und damit herabwördigte,
ihn damit seiner eigentlichen Bedeutung entkleidend 33. Die darin zum
Ausdruck kommende MiBachtung der Ordination hat ihren Grund in
spezifisch schweizerischem religiösem Denken 34.

Als Theologe steht Schiffbaumer somit in der Reihe jener Geistli-
chen der sächsischen Kirche Siebenbörgens, die bis tief ins 17. Jahrhun-
dert hinein an der vermittelnden melanchthonianischen Richtung der
Reformation festhalten und auch die Verbindung zum reformierten
Kirchentum nicht aufgeben wollten. Bald als Philippisten`.` oder
77Kryptocalviner" d.h. geheime Calvinisten gescholten, baben diese Theo-
logen allen engkonfessionellen Abgrenzungen sich entgegengestemmt,
so daß sie zum schroffen Luthertum, das seit dem Konkordienwerk all-
mählich auch auf die sächsische Kirche Siebenbörgens iibergriff 33, in
scharfen Gegensatz gerieten. Dieser Gegensatz mußte die Kryptocalvi-
nisten naturgemäß immer stkker in das Fahrwasser der Reformierten
treiben 3°.

Als einen dem Philippismus zugeneigten, von dessen seit dem 17.
Jahrhundert als Gnesiolutheraner" bezeichneten orthodoxen Gegnern
durch eine Kluft geschiedenen, fiir das reformierte Schriftgut ganz of-
fenen Kirchenmann weist Schiffbaumer auch seine Biichersammlung aus.

Während sein Amtsvorgänger Lukas Unglerus 37 und der Sachsen-
graf Albert Huet 38 ihre Privatbibliotheken auf einen beträchtlichen
Grundstock ererbter Biicher aufbauen konnten, hat Schiffbaumer seine
eigene, nur Literatur seiner Zeit einschließende ansehnliche Biicher-
sammlung sie umfaßt, soweit wir sie zu rekonstruieren vermochten, 117
Schrifttitel in 65 Bänden sozusagen aus wilder Wurzel allein auf Bich
selbst gestellt zusammengebracht. Bemerkenswert an ihr ist der nahezu
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22 Gustav Giindisch, Was Biicher mtileilen, in : Neuer Weg" vom 31. März 1973, S. 3f.
40 Diese Rechtfertigung war an die Adresse der lutherischen Fakultiit in Jena gerichtet,

Vgl. Realencyklopiidie fiir prolesianlische Theologie und Kirche, Bd. 15, Leipzig, 1904, S. 327.
41 Moeller-Kawerau, A.a.0., S. 292 Anm. 1.
42 Fr. W. Kantzenbach, Orlhodoxie und Pielismus, Giitersloh, 1966, S. 52.
42 Die Bekenninisschriften der cuangelisch-lutherischen Kirche, 6. Aufl., Göttingen, 1967,
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rein theologische Charakter. Humanistische Schrif ten und Auto' en des anti-
ken Erbes, denen man zu dieser Zeit schon in jeder besseren siebenbiirgischen
Hausbiicherei begegnet 39, fehlen hier gänzlich. Lediglich die mathema-
tisch-physikalischen Wissenschaften sind mit einigen Schriften vertreten.

Beim Aufbau seiner Sammlung ist Alatthias Sehiffbaumer, wie zu
zeigen sein wird, ganz planmäßig und zielbewuf3t vorgegangen. Dadurch
dal3 seine Biicher auf dem Vorderdeekel des Einbandes auBer den erwähn-
ten Initialen M S N fast immer such das Jahr der Anschatfuna bzw.
des Einbindens aufgepreSt erhalten haben, ist man in diesem Fall in der
glticklichen Lage, das Werden dieser Biichersammlung such nach ihrer
zeitlichen Dimension zu tibersehen.

Als eine der friihesten Ansehaffungen, und gleichsam die g,anze
Richtung des vorhandenen theologisehen Interesses signalisierend erscheint
die 1571 bei Hans Lufft in Wittenberg gedruekte und verlegte Schrift
Endlicher Bericht 'und Erklärung der Theologen beider Universiteten Leip-
zig und TVittenberg belangend die Lere ... der Augspurgischen Confes-
sion in der die Professoren der beiden Hochschulen ihren Standpunkt
als Anhänger des Philippismus rechtfertigten 4°. Ebenfalls noch dem
Besuch der Universität legt sich Schiffbaumer das als Lehrbueh der
protestantischen Dogmatik und Ethik entworfene Enchiridion theologicum
des dänischen Melanchtonianers Niels Hemmingsen zu, der 1579 seiner
Professur in Kopenhagen als Kryptocalvinist enthoben wurde 41 Im
gleichen Jahr erscheint unter seinen Biichern such des gleiehen Hem-
mingsen 1568 in Leipzig erschienene Einfiihrung in den pfarrerlichen
Dienst Pastor sive pastoris optimus vivendi et agendigue modus. Im ersten
Jahr seines Studienaufenthaltes in Deutschland erwirbt Schiffbaumet
als Einleitung in das Studium der Theologie gleich vier Werke des Mar-
burger Professors Andreas Hyperius, eines Flamen aus Ypern, der ala
Begrander der praktischen Theologie" gilt 42. Darunter befindet sich
seine Predigtlehre De formandis concionibus sacris in einem Baseler Neu-
druck aus 1573 (Erstdruck 1553), eine Abhandlung dariiber, wie man
Theologie studiert und eine weitere iiber das tägliche Bibellesen und
Meditieren. Sehr aufschluBreich fiir seine geistige Haltung und Einstel-
lung ist, dal3 sich Schiffbaumer gleich im ersten Studienjahr auch des
Glogauer Arztes und Philippisten Joachim Cureus Exegesis perspicua"
iiber die Abendmahlsstreitigkeiten der Zeit anschafft. Es ist dies jene
Schrift, die zunächst nur als Handschrift kreisend, nach dem Tode
des Verfassers von dem Verleger Vögelin in Leipzig herausgegeben mit
ihrem dem Calvinismus angenäherten Abendmahlsverständnis den Unter-
gang des Kryptocalvinismus ina kursächsischen Wittenberg auslösen
sollte43. Insgesamt hat Schifibaumer 1578 vierzehn Bücher erworben,
darunter wären noch zu erwähnen Calvins Erklätungen zu den 12 klei-
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" Ober Daneau vgl. Realencyklopoldie fiir protestantische Theologie und Kirche, Bd.
Leipzig, 1898, S.440 f.; Lexikon far Theologie und Kirche, Bd. 3, Freiburg, 1959, Sp. 148.

45 Ober Wigand auBer Realencukloptidie..., Bd. 21, S. 270 ff. auch Moeller-Kawerau,
A.a.0., S. 286 f. und Heinrich Hermelink, A.a.0., S. 139.

a. Dariiber Kantzenbach, A.a.0., S. 14 und Hermelink, A.a.0., S. 231.
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nen Propheten in einer Genfer Ausgabe aus 1567 sowie eine Auswahf
seiner Briefe, von Theodor Beza eine Erläuterung des Galaterbriefes und
schlialich einige Schriften des im Vordergrund des dogmatischen Kamp-
f es gegen das strenge Luthertum stehenden Calviners Lambert Daneau
(Danaeus) ". Von Altlutheranern ist unter den Autoren dieses Jahre&
lediglich der als Freund und Parteigänger des Flacius Illyricus bekannte
Johannes Wigand, Mitarbeiter an den Magdeburger Centurien vertreteno.
Die Anschaffungen des Jahres 1578 schlieSt das kurz vorher in der Henr;k-
petrinischen Druckerei zu Basel in einer Neuausgabe erschienen&
griechisch-lateinische Wörterbuch der reformierten Theologen G. Budäus.
J. Tossanus, H. Junius u.a. in Graformat ab.

Den greiBten Zuwachs verzeichnete Schiffbaumers Biicherei im
Jahre 1579, seinem zweiten Studienjahr, in dem er nicht weniger als 49
theologische Schriften erwirbt u.zw. fast ausschlialich von Autoren krypto-
calvinischer und reformierter Glaubenshaltung ; unter den Schweizern
sowohl solche Ziiricher, wie solche Genfer Richtung. Man wird wohl
kaum fehlgehen wenn man diese groBen Biicheranschaffungen innerhalb
eines so kurzen Zeitraumes mit dem Stipendium in Zusammenhang
bringt, das Schiffbaumer im gleichen Jahr, wie erwähnt, von der Sächsi-
schen Nationsuniversität zugesprochen wurde. Da die Biicher noch hoch
hit Preis waren Calvins Vorlesungen iiber die 12 kleinen Propheten
kosteten ihn z.B. anderthalb Gulden und des Philipp Mornaeus, De.
veritate religionis christianae" einen Gulden und 75 Denare muB Schiff-
baumer seinen Lebensunterhalt, fiir den aer Vater bei dem nun schon
iiber DreiBigjährigen nicht mehr selber aufgekommen sein wird, ander-
weitig, etwas durch Stundengeben bestritten haben.

Unter den Autoren der von ihm 1579 erworbenen Biicher stehen
im Vordergrund die Ziiricher Theologen Heinrich Bullinger, dessen
Nachfolger im Amt des Antistes Rudolf Gualther, der Schwiegersohn
Zwinglis, dann Ludwig Lavater, Josias Simler, Wilhelm Stuck, Bene-
dikt Thalmann und schlialich der Italiener Petrus Martyr Vermigli, der
nach bewegtem Wanderleben zuletzt in Zürich eine Zuflucht gefunden
hatte : Gualther und Lavater besonders mit homiletischen Arbeiten, der
Erste zum Neuen, der Andere zum Alten Testament, Simler und Stuck
mit Biographien von Bullinger, Konrad Gesner und Simler sowie mit
kirchlichen Kontroversschriften ; dazu der Berner Professor Benedikt,
Aretius mit methodologischen Abhandlungen im Bereich der Theologie.

An zweiter Stelle kommen Werke von Professoren der 1559 refor-
miert gewordenen Universität Heidelberg, die nach einer voriibergehen-
den Restaurations des Luthertums am Ort, in der vom Pfalzgrafen Johann
Kasimir in Neustadt a.d. WeinstraBe errichteten Akademie ihre Fortset-
zung fand, wo sie für kurze Zeit weitreichende Bedeutung erlangte 481,
auch Dillenburg und Herborn sind in diesem Zusammenhang zu nennen.
Von den aus der g,anzen protestantischen Welt sich hier sammelnden Gelehr-"
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47 Carl Heinz Ratschow, Lu.therische Dogmalik zwischen Reformation und Aufkldrung,
Giitersloh, 1964, Teil I, S. 16 und 24.

48 Hermelink, A.a.0., S. 217.
Realencyklopiidie u.s.w., Bd. 8, Leipzig, 1900, S. 504.
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ten besitzt Schiffbaumer Werke von Peter Boquinus, Johannes Candidus,
Thomas Erastus, Gaspar Olevianus, Christoph Pezel, Daniel Tossanus
sowie von dem meist unter wechselnden Pseudonymen veitiffentlichenden
Niirnberger Kryptocalvinisten Christoph Herdesianus.

Tinter den Autoren, denen Schifibaumer 1579 seine Aufmerk-
samkeit widmete, sind von den Genfern auBer Calvin noch dessen
Nachfolger Theodor-Beza mit vier Schriften vertreten, dartmter eine
Stellungnahme gegen die I7biquität sowie eine gegen die Lutheraner
Jakob Andreae und Nikolaus Selnecker, beide Theologen der Kon-
kordienfoimel, gerichtete Streitschrift, und der bedeutende Lam-
bert Daneau ; letzterer ebenfalls Daneau mit einer polemischen Abhand-
lung gegen Selnecker, einem Traktat iiber die Freundschaft in ihrem
christlichen Verständnis und mit von ihm besorgten Ausgaben von Augu-
stins Enchiridion aristianae religionis (1575) und dessen Liber de haere-
sibus (1576).

Fiir die systematische Art, in der Schiffbaumer beim Aufbau seiner
Bibliothek vorgegangen ist, legen auch die Standardwerke der theologi-
schen Literatur unter seinen Biichern Zeugnis ab. An erster Stelle steht
hier vielleicht des Tiibinger Professors Jakob Heerbrand Compendium
theologiae" (1573), eines der verbreitetsten Kompendien der lutherischen
Kirche 47 in einem Leipziger Nachdruck aus 1579, ein Werk das fiir die
theologische Ausrichtung des späteren Luthertums von Bedeutung war.
Als bahnbrechend far Probleme der Exegese des Alten Testaments gelten
des Franz Junius Parallela sacra", eines Schtlers Calvins, Professor
in Heidelberg und später in Leiden 48. Enzyklopädischen" Charakter
schreibt man dem Werk des Hyperius De ratione studii theologici aus
1572 zu 44.

Zu solchen Spitzenwerken der theologischen Literatur des späte-
ren 16. Jahrhunderts darf man wohl auch Melanchtons Examen theolo-
gicum, in der Bearbeitung des Kryptocalviners Christoph Pezel, Bullingers
Compendium christianae religionis und Hemmingsens Syntagma zählen.

Die Theologie des Spätluthertums aus dem Jahrhundert der Refor-
mation ist in Schifibaumers Biicherei nur schwach vertreten. Die Namen
Johannes Wigand und Jakob Heerbrand sind schon gefallen. Neben
ihnen verdienen lediglich etwa noch Jakob Andreae und Nikolaus Sel-
necker, beide Theologen der Konkordienformel (1580), hervorgehoben
zu werden. Bei ihnen allen handelt es sich um Ireniker, die zwischen den
auseinanderstrebenden Teilen des Protestantismus zu vermitteln suchten
und das Konkordienwerk als ein Mittel zur Einigung aufgefaBt haben.
Bezeichnenderweise ist Selneckers Darlegung dariiber Examen recitatio-
num de libro concordiae gerade in dem kryptocalvinischen Neustadt a.d.
WeinstraBe erschienen. Eine weitere Schiffbaumer interessierende Arbeit
Selneckers befaBt sich mit dem Verfahren bei Ordinationen in den Kir-
chen der Augsburgischen Konfession (1579). Von Andreae liegt die kurz
vor Schiffbaumers Erscheinen in Wittenberg im Druck herausgekommene
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Oratio de instauratione studii theologici in Academia Witebergensi vo. r, die
hinter den dortigen Philippismus zunächst einen SchluBtrich setzte ".

Vom Inhalt her lassen Bich im Gesamtbild von Schiffbaumers Biblio-
thek unschwer zwei Grundthemen erkennen, die ihn ganz stark bewegt
haben miissen. Die Abendmahlslehre in ihrem unterschiedlichen Verständ-
nis und die vom lutherischen Johannes Brenz in Stuttgart hochgespielte
Auffassung von der Ubiquität der Person Christi, eine Auffassung, die
im Lager der reformierten Theologie auf heftige Ablehnung stieB. Es
Bind die Probleme, an denen Bich letztlich die Geister des europäischen
Protestantismus geschieden haben. Zu beiden in Bich engverbwadenen
Pragenkreisen hat sich Schiffbaumer beachtliche Aussagen verschafft.
Nicht weniger als dreizehn Abhandlungen sind allein der Abendmahlslehre
gewidmet, darunter fast ausschlialich von Autoren des reformierten oder
ihm nahestehenden Lagers wie Benedikt Aretius, Boquinus, Candidus,
Cureus, Herdesianus, Pezel, Thalmann und Tossanus. Polemisch befassen sich
mit der Frage der Ubiquität in insgesamt 7 Schriften Beza, Franciscus
Hottomanus (Palmerius), Simler, Thalmann, Vermigli sowie ein unge-
zeichneter Lausanner Traktat aus 1567. Auch zu diesen nix die prote-
stantische Theologie der Zeit entscheidenden Fragen hat Schiffbaumer dem-
nach in weitestem Ausmall kryptocalvinisches und reformiertes Schrift-
gut herangezogen. Dabei ist noch zu bedenken, daB der Philippismus
gerade auf diesem Gebiet dem Calvinismus sehr nahegeriickt war 51,
Als aufschluBreich fiir die Zusanamensetzung von Matthias Schiffbaumers
mag noch angemerkt werden, daft auch er, wie sein Amtsvorgänger Lukas
Unglerus von Frans Titelmans, dem 1537 verstorbenen Kapuziner schola-
stischer Tradition aus den Niederlanden zwei philosophische Werke beses-
sen hat 52, darunter das Compendium philosophiae naturalis in einer spä-
teren, Antwerpener Ausgabe von 1570.

Auf Druckorte verteilt ergibt sich fiir die rein theologischen Schrif-
ten aus Schiffbaumers Biicherei, die eine eigene Betrachtung verdienen,
folgende Statistik : Zurich 22 Driicke, Basel 8, Genf 16, Lausanne 7,
Heidelberg 11, Neustadt 5, Herborn 2, Wittenberg 11 (darunter mehrere
philippistische Autoren), Leipzig 5. Die iibrigen Druckorte bleiben mehr
vereinzelt und sind neutraler. Auch in dieser Sicht demnach ein lUber-
gewicht von Orten, wo vornehmlich kryptocalvinische und reformierte
Gelehrte zu Wort kamen.

Seine Biicher hat Schiffbaumer vielfach zu Colligata zusamen-
gefaBt und sorgfältig einbinden lassen. Die Einbanddeckel waren in der
Regel aus Holz und lederbezogen. Pappdeckel hat eranders als Unglerus
-wad Huet niemaLs verwendet. Das Leder der Einbände ist in I: enaissance-
manier durch Blindpressung verziert, wobei fiir das Mittelfeld Plat-
ten mit Bildnissen oder allegorischen Figuren verwendet sind, während
die verbleibende Fläche mittels Rollen mit geometrischen, pflanzlichen

52 Cher den Philippismus in Sachsen, seinen Sturz 1574, sein vorilbergehendes Wieder-
aufleben nach dem Tod des Kurfiirsten August (1586) und seinen endgilltigen Untergang mit
dein Sturz des Kanzlers Nikolaus Krell 1592 vgl. Moeller-Kawerau, A.a.0.1 S 297.

51 Moeller-Kawerau, A.a.0., S. 288 und 296.
52 Lukas Unglerus hat Titelmans Kompendium der Naturphilosophie sowie dessen

Dialektik in Ausgaben von 1543 besessen.
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68 Nliheres tiber den Bucheinband der Renaissance bei Fritz Funke, Buchkunde, Leipzig,
1969, S. 286 f.

64 Filr gtitig gewAhrte Einsichtnahme in den in Arbeit befindlichen Katalog der in der
Bibliothek des Brukenthalmuseums befindlichen Werke, haben wir deren Leiterin, Frau Doina
Nligier, zu danken. Dieser Dank gilt auch alien mit dem Heraussuchen der Bficher beschilf-
tigten Angestellten.

66 Vgl. jetzt Ludwig Binder, Theologie und Bekenntnis in der evangelischen Kirche
Siebenbargens von 1570-1630, In: Kirchliche BlAtter", 4 (42), 1976, Nr. 1-4.
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oder figiirlichen Motiven ausgefiillt 53. Immer ist bei Schiffbaumers Biichern
wie erwähnt, auch das Besitzermonogramm mit der Jahreszahl einge-
prat auch bei den weniger häufigen Bucheinbanden, fiir die nur ein
sonst g,anz schmuckloser, meist griingehaltener Pergamentumschlag
verwendet wird. Die Einbände der während der Studienzeit angeschaff-
ten Biicher Schiffbaumers weisen auffallend oft (14) eine Mittelplatte
auf, die von zwei Gestalten, Mann und Frau, unter einer Stadtansicht
ausgefiillt ist, dariiber Gottvater in den Wolken. Andere Platten zeigen
das Motiv der Kreuzigung (3), das Bild Luthers (3), eine weibliche Ge-
stalt mit je einer Fackel in den Händen (2), das Salomonische Urteil,
die Justitia, pflanzengeometrische Figuren u.a. Als Stempelschneider
zeichnet hä,ufiger der Monogrammist H C, mitunter erscheinen auch
die Namen der Graveure Georg Hamm und J. Bernutz ".

Die Biicherei des Matthias Schiffbaumer sagt in ihrem geschlos-
senen Aufbau iiber die theologische Bildung und Ausrichtung dieses
vierten Bischofs der sächsischen Kirche Siebenbiirgens weit aus, als man
aus der friiheren Literatur, etwa bei Fr. Teutsch und H. Jekeli entneh-
men kann. Das Wissen um sie erscheint geeignet, das, was in jiingster
Zeit iiber Theologie und Bekenntnisbildung in dieser Kirche im 16. und
beginnenden 17. Jahrhundert erforscht worden ist, zu stiitzen und dafiir
neue Bausteine zu liefern 55.
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phraseon scripturae familiarium ordine alphabetico digestus. Ex Augustini Marlorati adversiis...
Lausanne, Franciscus le Preux 1575, 8°. Zwei Bände. Signatur V.I, 821.

I: ragstack, Christliche - von der Unterschied der zweiten Artickel des Apostolischen
Glaubensbekenntnis... Gestellet durch die Theologen in der Universitet Wittenberg. Dresden,
MatthAus Stäckel und Gime! Bergen 1572, Quart. Unter der Signatur V.II, 381 beigebunden
zu Nr. 9.

Garcaeus Johannes, Meteorologia conscripta. Additae sunt tabellae, quae totam
meteor= doctrinam complectuntur. Et exempla historica... illustrata... Wittenberg,
Johannes Schwertel 1578, 8°. Signatur V.I, 1801.

Gemma Frisius, Arithmeticae practicae methodus facilis. Leipzig, Johannes Rhamba
1575, 16°. Unter der Signatur V.1, 2332 beigebunden zu Nr. 87.

Gualtherus Rudolf, in Evangelium Jesu Christi secundum Lucam homiliae CCXV.
Editio secunda. Zürich, Christoph Froschauer 1573, Fol. Signatur V.111, 326.

Gualtherus Rudolf, In Evangelimn secundum Jesu Christi Ioannem homiliae CLXXX.
Chr. Froschauer 1575, Fol. Signatur V.III, 495.

Gualtherus Rudolf, In d. Pauli apostoli epistolam ad Galatas homiliae LX1. Mich,
Chr. Froschauer 1576, Fol. Unter der Signatur V. III, 496 beigebunden zu Nr. 41.

Gualtherus Rudolf, De incarnatione veri et aeterni filii dei domini et servatoris
nostri Jesu Christi homiliae sex. Ziirich, Chr. Froschauer 1572, 16°. Signatur V.I, 1231.

Gualtherus Rudolf, In d. Pauli apostoli epistolam ad Romanos homiliae. Editio
altera. Zürich, Chr. Froschauer 1572, Fol. Signatur V.III, 662.

Gualtherus Rudolf, In priorem d. Pauli apostoli ad Corinthios epistolam homiliae.
Ziirich, Chi. Froschauer 1578, Fol. Unter der Signatur V.III, 663 beigebunden zu Nr. 44.

Gualtherus Rudolf, In posteriorem d. Pauli apostoli epistolam ad Corinthios homiliae.
Zürich, Chr. Froschauer 1578, Fol. Unter der Signatur V.III, 664 beigebunden zu Nr. 44.

Heerbrand Jakob, Apologia explicationis causarum cur cum Gregorio a Valanetia
Hispano, Jesuita Ingolstad de hominum mortuorum, statuarum imaginum et adoratione etc.
Tiibingen, Alexander Hock 1581, 8°. Unter der Signatur V.I, 881 beigebunden zu Nr. 88.

Heerbrand Jakob, Compendium theologiae. Nunc passi auctum et methodi quaestio-
nibus tractatum. Leipzig, Johannes Rhamba 1579, 8°. Signatur V.I, 432.

Henuningius Nicolaus, Enchiridion theologicum praecipua verae religionis capita
breviter et simpliciter explicata continens. Leipzig, Ernst Viigelin 1568, 16 . Unter der Signatur
V.I, 1932 beigebunden zu Nr. 51.

Hemmingius Nicolaus, Libellus de coniugio, repudio et divortio. Leipzig, Johannes
Steinmann 1579, 160. Unter der Signatur V.1, 1187 beigebunden ztt Nr. 105.

Henuningtus Nicolaus, Pastor sive pastoris optimus vivendi agendique modus. Leip-
zig, Andreas Schneider 1574, 16°. Signatur V.I, 1931.

Hemmingius Nicolaus, Syntagma institutionum christianarum perspicuis asser-
tionibus ex doctrina prophetica et apostolica congestis. Genf, Eustachius Vignon 1578, 8°.
Signatur V.I, 2551.

Hessiander Christian Herdesianus Christoph), De communicatione et vivifica
virtute carnis Christi perpetua Cyrilli adeoque Ephesini concilii sententia explicata et restituta.
Contra recentes horum temporum opiniones. Heidelberg, Matthaeus Harnisch 1574, 16°.
Unter der Signatur V.1, 656 beigebunden zu Nr. 3.
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Hessiander Cluistian (=Herdesianus Christoph), Refutatio dogmatis de fictitia
carnis Christi omnipraesentia et reali idiomatum in ipsis naturis communicatione ex verbo
dei et perpetuo ecclesiae adversus Nestorium et Eutychetem consensu. Cum Theodori Bezae
Vezelii praefatione. Heidelberg, Johannes Maier 1576, 8°. Signatur V. I., 1804.

Hyperius Andreas, De formandis concionibus sacris, seu de interpretatione Scriptu-
rarum populari libri II. Basel, Oporinus 1573, 16°. Unter der Signatur V.I, 1285 beigebunden
zu Nr. 112.

Hypertus Andreas, Methodi theologiae sive praccipuorum christianae religionis loco-
rum communium libri tres. Basel, Oporinus 1574, Quart. Signatur V.II, 434.

Hyperius Andreas, De sacra scripturae lectione ac meditatione quotidiana... libri
II. Basel, Oporinus 1569, 16°. Unter der Signatur V.I, 1284 beigebunden zu Nr. 112.

.Hyperius Andreas, De theologo seu de ratione studii theologici libri IIII. Basel,
Oporinus 1572, 8°. Signatur V.I, 423.

II yrserus Georgius, Elegeion in quo inter caetera vera domini nostri Jesu Christi,
Dei et Mariae semper virginis filii maiestas asseritur. Wittenberg, Clemens Schleich 1580, 8°.
Unter der Signatur Tr. XVI/212 beigebunden zu Nr. 97.

Junius Franciscus, Sacrorum parallelorum locorum libri tres. Heidelberg, o.D. 1588,
Quart. Signatur Unter der V.II, 384 beigebunden zu Nr. 61.

Junius Franciscus, Protoktisia seu creationis a deo factae et in ea prioris Adami ex
creatione integri et ex lapsu corrupti historia. Heidelberg, o.D. 1589, Quart. Signatur
383.

Killitz Johannes a, De vera communione corporis et sanguinis domini nostri Jesu
Christi, qua vere credentes in coena mystica fruuntur. o. 0.,o.D. o.J., 16°. Unter der Sigtratur
V.I, 657 beigebunden zu Nr. 3.

Lavater Ludwig, In librum Josue... horniliae LXXIII. Zilrich, Chr. Froschauer 1576,
Fol. Signatur V.III, 537.

Lauater Ludwig, In libros paralipomenon sive chronicorum commentarius. ZUrich,
Chr. Froschauer 1573 Fol. Unter der Signatur V.I, 539 beigebunden zu Nr. 63.

Lavater Ludwig, Liber Ruth. Homiliis XXVIII expositus. Ziirich, Chr. Froschauer
1578, 16°. Unter der Signatur V.I, 1201 beigebunden zu Nr. 102.

Lavater Ludwig, In librum proverbiorum sive sententiarum Solomonis regis sapien-
tissimi commentarii. Zarich, Chr. Froschauer 1572, Fol. Unter der Signatur V.I, 540 bei-
gebunden zu Nr. 63.

Lemnius Levinus, De miraculis occultis naturae lihri IIII. Antwerpen, Christoph
Plantinus 1574, 8. Signatur V.I, 438.

Lossius Lucas, Arithmetices eromata puerilia in quibus sex species huius utilissi-
mae artis et regula, quam vocant Detri breviter et perspicue traduntur. Magdeburg, Wilhelm
Ross 1577, 16°. Unter der Signatur V.I, 2333 beigebunden zu Nr. 87.

Luther Martin. Das Newe Testament Deutsch. Wittenberg, Zacharias Lehman 1589, 8°.
ignatur V./, 812. Alit eigenhtindiger Namenszeichnung Schiffbaumers und handscluiftlichem

Gebet wider dern Erbfaindt..."
Malescot Stephan, Iuris divini ac verse theologiae adversus Jesuitarum personatae

ac simulatae religionis catechesim. Paris, Dionysius Valesius 1567,8°. Unter der Signatur V.I,
659 beigebunden zu Nr. 3.

Melanchthon Philipp, Examen theologicum. Cum explicationibus eiusdem examinis
accomodatis ad usurn inventutis scholasticae. Ex prelectionibus Christophori Pezelii exceptis
Editio altera. Neustadt, Alatthaeus Harnisch 1589, 8°. Signatur V.I, 700.

Melanchthon Philipp, Elementorum rhetorices libri duo. Martini Crusii quaestionibus
et scholiis explicati in academia Tybingensi. l3asel, Oporinus 574, 8°. Signatur V.I, 1362.

Melanchthon Philipp, Epistolarum fiber primus. Editus a Caspare Peucero. Witten-
berg, Clemens Schleich und Antonius Schtine 1570, 8°. Signatur V.I, 1608.

Melanchthon Philipp, Alter libellus epistolarum. Wittenberg, Johannes Crato 1574,
8°. Unter der Signatur V.I, 1608 a beigebunden zu Nr. 73.

Mornaeus Philipp, De veritate religionis christianae liber. Adversus atheos, Epicu-
reos, ethnicos, Judaeos, Mahumedistas et ceteros infideles. Leiden, officina Plantiana 1587,8°.
Signatur V.I, 179.

Nesekius Nathanael, Adversus sacramentariorum errorem pro vera Christi prae-
sentia in coena domini homiliae duae. Theopholi (?), o.D. 1574, 16°. Unter der Signatur V.I,
1346 zu Nr. 12.

Nucelius Georgius, Elegia de e.xcidio Hierosolymorum et toting gentis Judaicae ever-
sione duce Tito, Vespasiano filio. Wittenberg, Johannes Schwertel 1579, 8°. Unter der Signatur
Tr. XVI/212 beigebunden zu Nr. 97.
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Oleolanus Gaspar, Expositio symboli apostolici sive articularum fidei desumpta ex
concionibus catecheticis... Frankfurt, Andreas Wechell 1576, 8°. Unter der Signatur V.I, 1489
beigebunden zu Nr. 31.

Oraliones, epitaphia et scripta, quae edita sunt de morte Philippi Melanthonis
omnia cum narratione exponente, quo fine vitam in terris suam clauserit, una cum praecedentium
proxime dierum et totius morbi... brevi de,scriptione. Wittenberg, Johannes Crato 1561
(im Explicit 1562), 16°. Signatur V.I, 352.

Pacificus Herman (=Herdesianus Christoph), Simplex et dilucida expositio, quae
ratione controversiae de coena domini orta facile cognosci et eomponi posset. Frankenthal,
o.D. 1578, 16°. Unter der Signatur V.I, 658 beigebunden zu Nr. 3.

Pareus David, Libri duo : I. Calvinus orthodoxus de sacrosancta trinitate et de ae-
terna Christi divinitate. H. Solida expositio XXXIIX difficilimorum scripturae locorum et
oraculorum et de recta ratione applicandi oracula prophetica ad Christum oppositi pseudocalvini
iudaizanti. Heidelberg, Johannes Maier 1576, 16°. Signatur V.I, 170.

Peucer Caspar, Commentarius de praecipuis generibus divinatorum. Wittenberg,
Johannes Schwertel 1576, 16°. Signatur V.I, 2116.

Person, Von der - vnd Menschwerdung vnsers Herrn Jhesu Christi, der waren
christlichen Kirchen Grundfest. Wider die newen Marcionisten etc. Wittenberg, o. D. 1572,
Quart. Unter der Signatur V.II, 380 beigebunden zu Nr. 9.

Pezelius Christoph, De sacrosancta coena domini tractatus, propositus in schola
Bremensi, in explicatione theologici Philippi Melanchthon...o. Ort, o.D. 1590, 16°. Signatur
V.I, 1769.

Pezelius Christoph, Examinis theologici Philippi Melanthonis una cum explicationi-
bus exceptis in schola Bremensi ex prelectionibus Ch. Pezelii pars secunda. Editio altera.
Neustadt, Matthias Harrtisch 1589, 8°. Signatur V.I, 1955.

(Praelorius Abdias), Armeniorum de trinitate et filio dei Christo Jesu confessio.
Wittenberg, Johannes Schwertel 1570, 8°. Signatur V.I, 692.

Schbnborn Bartholomäus, Computus atsronomicus in quo praecipuarum partium
temporis descriptiones a motu coelestium corporum deductae et cum forma calendarii usitata
exponuntur. Wittenberg, Johannes Crato 1579, 16°. Signatur V.I, 2331.

Selneccer Nicolaus, Examen recitationum de libro concordiae. Neustadt, Matthäus
Harnisch 1582, 8 . Signatur V.I, 880.

Selneccer Nicolaus, De ritu apostolic° ordinationis usitatae in ecclesiis purioribus
confessioni Augustanae adclictis. Leipzig, Johannes Rhamba 1579, 8°. Signatur V.I, 1518.

(Simler Josias), Ministrorum Tigurinae ecclesiae confutationem d. Jacobi Andreae
pro defensione Brentiani testamenti aeditam apologia. Zilrich, Chr. Froschauer 1575, 16°.
Signatur V.I, 1469.

Singer Josias, De vera Christi dominf et salvatoris nostri secundum humanum
naturam in his terris praesentia orthodoxa et brevis expositio. Zilrich, Chr. Froschauer 1574,
16°. Unter der Signatur V.I, 1471 beigebunden zu Nr. 90.

Simier Josias, Narratio de ortu, vita et obitu reverendi viri d. Henrici Ballinger',
Tigurini eccl. pastoris. Inserta mentione praecipuarum rerum, quae in ecclesiis helveticae
contigerunt et appendix addita, qua postrema responsio Jacobi Andreae confutatur. Mich,
Chr. Froschauer 1575, Quart. Signatur V.II, 264.

Sirnler Josias, Vita clarissimi philosophi et medici excellentissimi Conradi Gesneri
Tigurini. Mich, Chr. Froschauer 1566, Quart. Unter der Signatur V.II, 266 beigebunden
zu Nr. 92.

(Hottomanus Franciscus), Papae Sixti V. Bruturn fulmen adversus Henricum se-
reniss. regem Navarrae et illustrissimum Henricurn Borbonium principem Condaeum. Una
cum, protestatione multiplicis nullitatis. Rom, Antonius Bladius Erben 1585, 8°. Signatur
V.I, 2742.

(Hottomanus Franciscas), Declaratio papae Sixti V. contra Henricum Borbonum
assertum regem Navarrae et Henricum item Borbonium praetensum principem Condensem
haereticos, eorumque posteros et successores. Ac liberatio subditorum ab °rani fidelitatis et
obsequio debito. Rom, Antonius Bladius Erben 1585, 16°. Unter der Signatur V.I, 2743 bei-
gebunden zu Nr. 94.

Sommer Johannes, Hortulus ingenii amoris scriptus in honorem nuptiarum orna-
tissimi virtute et eruditione viri d. Antonii Jungk, rei publicae Cibiniensis senatoris et pudissi-
mae virginis Barbarae. o.O., o.D. o.J., 8°. Unter der Signatur Tr. XVI1209 beigebunden
zu Nr. 97.

Sommer Johannes, Reges Hungarici et clades Moldaviae, cuius etiam hortulus amoris
cum colica in formam dramatis scripta ad finem adiectus est. Omnia studio et opera Stephani
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Helneri, senatoris Bistriciensis in Transylvania collecta et in lucem edita. 'Wittenberg, Clemens
Schleich 1580, 8°. Signatur Tr. XVI/208.

Stanhufius Michael, De meteoribus libri duo, quorum prior tradit de aethere et ele-
mentis. Posterior complectitur omnium fere meteorum prolium explicationem. Wittenberg,
o.D. 1578, 16°. Unter der Signatur V.I, 2334 beigebunden zu Nr. 87.

Stuckius Wilhelm, Oratio funebris in obitum clarissimi viri, domini Henrici Bullinger,
pastoris ecclesiae Tigurinae fidelissimi. Zilrich, C/u.. Froschauer 1575, Quart. Unter der Signa-
tur V.II, 265 beigebunden zu Nr. 92.

Stuckius Joh. 'Wilhelm, Vita clarissimi viri d. Josiae Simleri, Tigurini s. theolo-
giae in schola Tigurina professoris fidelissimi. Zürich, Chr, Froschauer 1577, Quart. Unter
der Signatur V.II, 267 beigebunden zu Nr. 92.

Thalmann Benedikt, Assertio verae et orthodoxae doctrinae de unitate personae
et distinctione duarum naturarum in Christo. Et refutatio dogmatis de carnis Christi omni-
praesentia et reali seu physica idiomatum communicatione. Zilrich, Chr. Froschauer 1578, 16°.
Unter der Signatur V.I, 1405 beigebunden zu Nr. 28.

Thalmann Benedikt, Exegema argumentorum quibus sana doctrina de vera parti-
cipatione corporis et sanguinis Christi in sacra coena. Ex verbo dei solide confirmatur et
contraria Synuiastarum opinio de corporali praesentia et orali manducatione perspicue refellitur.
Zürich, Chr. Froschauer 1579, 16°. Signatur V.I, 1199.

Titelmans Frans, Naturali philosophiae compendium sive de consideratione rerum
naturalium libri XII. Antwerpen, Philipp Nutius 1570, 8°. Unter der Signatur V.I, 18a bei-
gebunden zu Nr. 104.

Titelmans Frans, De consideratione dialectica libri VI a docto quodam dialecticae
viro multis in locis aucti multisque diminuti. Antwerpen, Philipp Nutius 1570, 8°. Signatur
V.I, 18.

Tossanus Daniel, De probandis spiritibus. Von rechter prob vnd prilfung der gey-
ster. Das ist ein nothwendige underricht, welcher gestalt vnder sovil stritt vnd gezAnk die recht-
schaffenen lehrer zu erkennen. Neustadt, Johann Meyers Erben 1579, 16°. Signatur V. I,
1185.

Tossanus Daniel, Trostschrift an alle guthertzige Christen, so von wegen der reinen
und vom papistischen Sauerteyg geseuberten Lehre der Sacrament unnd besonders des H.
Abendsmals angefochten werden. Neustadt, Johann Meyers Erben 1579, 8°. Unter der Signatur
V.I, 1186 beigebunden zu Nr. 105.

Tractatio, De origine ubiquitatis pii et eruditi cuiusdam viri (Lausanne), Johan-
nes le Preux 1567, 8°. Signatur V.I, 2561.

Velcurio Johannes, Commentariorum libri IIII in universam Aristotelis phisicem.
Köln, Petrus Horst 1575, 8°. Signatur V.I, 1190.

Vermilius Petrus Martyr, Dialogus de utraque in Christo natura. Ziirich, Chr.
Froschauer 1575, 16°. Unter der Signatur V.I, 1232 beigebunden zu Nr. 43.

Vermilius Petrus Martyr, In librum Iudicum commentarii cum tractatione perutili
rerum et locorum. Zürich, Chr. Froschauer 1571, Fol. Unter der Signatur V.III, 538
beigebunden 7.11 Nr. 63.

Vogelius Matthiius, Thesaurus theologicus ex sacra scriptura depromtus. Editio
secunda. Tilbingen, Georg Gruppenbach 1596, Fol. Signatur V.III, 31.

Wigand Johannes, GNOTI SEAUTON. Hoc est : De homine integro, corrupto,
renato, glorificato. Jena, Gunther Huttichs Witwe 1572, 16°. Signatur V.I, 1283.

Zanchius Hieronymus, De natura dei seu de divinis attributis libri V. Heidelberg,
Jakob Mylius 1577, Fol. Unter der Signatur V.III, 518 beigebunden zu Nr. 114.

Zanchius Hieronymus, De tribus elohim aterno patre, filio et spirito sancto, uno
eodernque Jehova libri XIII. Frankfurt,Georg Corvinus 1573, Fol. Signatur V.III, 517.

Zepperus Wilhelm, De politica ecclesiastica sive forma ac ratio administrandi et
gubemandi regnis Christi, quod est ecclesia in his terris. Herborn, Christoph Corrinus 1595, 8°.
Signatur V.I, 2738.

Palmerius Johannes (=Hottomanus Franciscus), Protestatio nullitatis adversus
condemnationem orthodoxarum ecclesiarum nuper institutam a quibusdam doctoribus ubiqui-
tariis. O. Ort, o.D. 1578, 16°. Unter der Signatur V.I, 1344 beigebunden zu Nr. 12.

Bibliorum codex sacer et authenticus. Testamenti utriusque Veten i et Novi ex
Hebraea et Graeca veritate... fidelissime translatus in linguam latinam. Zürich, Chr. Froschauer
1579, Quart. Signatur V.II, 9.
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DER RUMANISCHE STOFF EINES DEUTSCHEN BAROCKROMANS

Beitrag zum Bild Siid-Ost Europas im 17. Jahrhundert

ANDREI CORREA

1. Man spricht in letzter Zeit iiber eine Krise des geschichtlichen
BewuBtseins", das zugleich mit dem in Zweifelsetzen der Prinzipien
und Methoden des Historismus, sich heute einerseits (durch). . . die
Kluft zwischen traditioneller Geschichtsschreibung und dem gegenwär-
tigen Interesse an der Geschichte, andererseits aber auch (durch) diejenige
zwischen modernen Formen historischer Forschung und Darstellung und
ihrer Rezeption durch das nichtfachmännische Publikum" 1, äuBern
wiirde. Das Vorherrschen des Ereignishaften, die Vorliebe för die Einzel-
schicksale, sowie die Substitution des Erzählelements in der wissen-
schaftlichen Rede wörden, nach der Ansicht der groBen Mehrheit der
Forscher, nicht mehr den erkennbaren Anspriichen der gegenwärtigen
Epoche entsprechen, die dem Historiker das Studium in ihnen selbst",
fiir sie selbst der sozialen Gegebenheiten ... , alle weitläufigen Arten
des gesellschaftlichen Lebens, die Okonomie, die Institutionen, die soziale
Architektur, die Zivilisation" 2, aufdrängt.

Die Literatur, als iibergeordneter Ausdruck der dialektischen Gegen-
sätze und Anhäufungen aus der sozial-ökonomischen Basis, wird somit
fiir die Geschichtswissenschaftler Gebiet der Investigationen der Epochen-
mentalität, indem. die Beziehung zwischen Kultur und Literatur keine
streng ästhetisch-formelle Interpretationen der Werke zuläßt, dieses weil
die sozio-kulturelle Geschichte die Literatur in die Gesamtheit der Aus-
&licks- und Verhaltensweisen einer Epoche einordnet, in der sie nur die
Rolle eines einfachen Elements spielt 3. Das Vorherrschen der ästheti-
schen Kriterien und das Ausscheiden aus dem Blicldeld der Literarhistorie
von ungefähr drei Viertel der schriftlichen Ausdröcke der Epochen tun
nichts als einen grundsätzlichen Schaden dieser Art von Literaturge-
schichte" zuzufilgen. Indem es auch die Bedrohung gibt, daB sie eine
übertriebene im umgekehrten Sinn gefate Wendung durch die gänzliche
AusschlieBung der Werturteile nimmt, findet die Diskussion ihr Gleich-
gewicht in der gemäßigten Abfassung von Robert Mandrou, nach welchem
die ästhetischen Kriterien der Weltauffassung den akzeptierten Vorstel-

1 Rudolf Vierhaus, Die Krise des htstorischen Bewuptseins, in Historizildt in Sprach-
und Literaturwissenschaft, hrsg. von Walter Milller-Seidel, Miinchen, 1972, S. 19.

2 Fernand Braudel, Ecrits sur Phistoire, Paris, 1969, S. 26.
3 Robert Mandrou, Histoire littéraire et histoire cultureile, Revue d'histoire littéraire

de la France", 1970, 5-6.

REV. eTUDES SUD-EST EUROP.. XV. 3 P. 479 492, BUCAREST, 1977
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Ibidem.
5 Alexandru Dutu, Stntezd st originalitate in cultura romand, Bucuresti, 1972, S. 47.

Apud Louis Trénard, L'histotre des mentalités collectives, Revue d'histoire moderne
et contemporaine", tom XV, 1966.

7 Ungarischer oder DacianischerSimplicissimus, Vorstellend seinen wunderlichen Lebens-
Lauff/und Sonderliche Begebenheiten gethaner Reisen. Nebenst wahrhafter Beschreibung dess
vormals im Flor gestandenen/und diners verunruhigten Ungerlands So dann Diesen Ungarl-
schen Nation ihrer Sitten/ Gebrauch/ Gewohnheiten/ und fiihrende Kriege. Sambt dess Grafen
Tekely Herkomment und biss auf jetzige Zeit verloffenen LebensLauff. Denckwiirdig und lustig
zu lesen. Herausgegeben von gedachtem Dacianischen Simplicissimo. Gedruckt im Jahr
MDCLXXXI1I.

8 Ungarischer oder Daciantscher Simplicissimus..., hrsg. von Johann Christian Seiz,
Leipzig, 1854.

H. J. Moser, Der Musiker Daniel Speer als Barockdichter, Euphorion", Bd. XXXIV,
1933.

Ungnischer oder Daciantscher Simplicissimus, hrsg. von Manan Szyroeki und Konrad
Gajek, Wien 1973 (Weiter UoDS).
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lungen der verschiedenen sozialen Schichten nur untergeordnet (aber
nicht ausgeschaltet) werden4. Zu diesem ergänzt Alexandru Datu,
der Zeugnischarakter der Serie-Arbeiten seinen offenbaren Sinn erst
in ihrer Umgruppierung im Kreise der repräsentativen Werke erhält,
mit denen sie in der Lektiire der Menschen in einer bestimmten Zeitspanne
iibereinstimmen" 6. Das ästhetische Kriterium erhält neue Valenzen, die
bedeutsam fiir das Definieren des geistigen Bindemittels einer Epoche
Bind und man vermeidet also die künstliche Spaltung zwischen den gro-
Ben" Werken und der Serienproduktion".

2. Aus dieser Perspektive der Verwertung der Literatur als Beweis
fiir die Mentalitätsgeschichte heraus, meint Jean Ehrard,

daB'
,die mit-

telmäßigen Schriftsteller eine objektivere Darstellung der Gesellschaft
bieten", weil die Genien die Welt neu schaffen, das eigene Temperament
verschwinden lassen und ein Bild

darstellen'
welches nicht genau dem

Universum entspricht, das sie umgibt, während die Ersteren, deren
Transfigurationskraft eingeschränkt ist oder gar fehlt, die Taten, den
Stoff der Literatur unter dem Siegel der Echtheit wiedergeben" 6.

So erklärt sich auch das beständige Interesse der Forscher fiir einen
Roman, der in Ulm 1683 erschienen war und in zwei Auflagen noch 1683
und 1684 wiederaufgenommen worden ist : Ungarischer oder Dadanischer
Simplioiesimus 7. Weit unterlegen in der kiinstlerischen Darstellung sei-
nera bekanntgemachten Dlodell, der beriihmte Abenteuerliche Simpli-
cius

Simplicissim.us"'
Malt der Roman zu den einfachsten Erzeugnissen

der simplizianischen Mode. Wir erwähnen hier nicht mehr alle Ausgaben,
die nach der Wiederentdeckung des Romans aus dem Jahre 1854 8 erschie-
nen sind und aiuch nicht die Auseinandersetzungen in bezug auf die Iden-
tität des Autors, als der zuletzt der Organist und Komponist Daniel Speer
aus Göppingen (Wiirttemberg) galt 9. Eine letzte Auflage aus dem Jahre
1973 stellt, unserer Meinung nach, die abgeschlossenste moderne Wieder-
herstellu.ng des IIngarischen oder Dacianischen Simplicissimus" dar ".

Unsererseits nehmen wir wieder die Erforschung des Romans von
Speer auf und dabei gehen wir von der Voraussetzung aus, daB gewisse
Stoffe und Motive, Konstanten, die sich den Forderungen und Interessen
des betreffenden Publikums anpassen, kennzeichnend f iir gewisse Epo-
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chen und Literaturperioden sind, die Auswahl der Thematik stellt somit
einen Leitfaden far die Efithiillung der eigentiimlichen Zustände der
Gesellschaft", sowie fiir die Bedeutung, die eine gewisse Gruppe von
Menschen, chronologisch determiniert, einem oder anderem Wertbegriff
schenken konnte" 11. In einer Epoche, in der die pädagogischen, morali-
schen und politischen Seiten der Literatur betont werden", wie es der
Fall mit dem Zeitalter des Barocks ist, iiberwiegt der erfundene, der
G-egenwartsstoff, der unmittelbar aus der Zeit und zu ihr spricht" 12.
Beziehen wir uns nur auf den Roman. von Grimmelshausen, werden
wir die Tatsache nicht iibersehen können, da.13 iiber der Struktur des
barocken Geistes Kausalitäten, Determinierungen und heterogene, oft
sogar auseinandergehende Einflösse wirken : ethnische..., ideologische...,
politische und sozial-ökonomische, in einer Behr komplizierten Abhän-
gigkeit" 13, und daß jenseits des Genius des Autors, der Charakter eines
deutschen Dokuments iiber das Leben im XVII. Jahrhundert" 14, den
der Roman in -Mina besitzt, hervortritt. Deshalb stellen das beste-
hende Verhältnis zwischen der glaubwiirdigen Erfahrung des Autors und
den aus anderen Quellen gesammelten Informationen, so wie die Bedeu-
tung des Romans von. Speer als Beweisstiick fiir ein bestimmtes Bild
iiber den Siid-Osten Europas, von und fiir das deutsche Publikum des
Endes des 17. Jalirhunderts gepflegt, die ernsten Argumente fiir eine
genauere Wiederaufwertung des Ungarischen oder Dacianischen Sim-
plicissimus" dar.

3. Trotz der erheblichen Bibliographie, die sich um den Roman von
Daniel Speer angesammelt hat, ziehen wenige Studien die Tatsache in
Betracht, daB die Hauptperson einen guten Teil ihrer Abenteuer auf dem
von Rumänen bewohnten Territorium erlebt und da.(3 man somit den
deutschen Lesern der Epoche eine Unzahl von Informationen iiber diese
Zone Europas gibt. Es ist wahr, da.(3 die rumänischen Spezialisten, im
Vergleich zu den deutschen, ungarischen, slowakischen und polnischen
Forschern, dieser Tatsache noch zu wenig Beachtung geschenkt haben 15,
in dem Gedanken, da.3 es wichtigere zeitgenössische Beweise iiber die
Rumänen und iiber die rumänischen Fiirstentiimer im 17. Jahrhundert
gibt.

Was uns selbst angeht, so betrachten wir es nicht als unbedingt
notwendig, im Ungarischen oder Dacianischen Simplicissimus" neue
Informationen iiber die soziale und politische Geschichte der rumänischen
Länder zu finden. Wichtig aber ist, unserer Meinung nach, die Einfiihrung
eines dacianischen" Stoffes 16 in den Themenkreis der Belletristik und
somit in die Interessensphäre des breiten Publikums ; der Roman soll
nicht nur Unterhaltungsliteratur bilden, sondern auch einen glaubwiir-
digen Informationsfiihrer fiir das an die Voraussetzungen der tiirkisch-

n Pierre Francastel, Realitatea figurativd, Bucuresti, 1972, S. 76.
22 Elisabeth Frenzel, Stoff- und Alotivgeschichte, Berlin, 1966, S. 36.
12 Adrian Marino, Baroc, in Diclionar de idei literare, I, Bucuresti, 1973, S. 259.
12 Hertha Perez, Tradilie f i inoyalie in romanul german, Iasi, 1974, S. 13.
12 G. Bogdan-Duia, Simplicissimus descriind Maramurdful de pe la anul 1650, Tran-

silvania", 60. Jhg., Aprii-Mai 1929.
22 Adolf Armbruster, Rornanttatea romdnilor. Istorta une Met, Bucuresti, 1972; Martin

Opitz ist Autor eines Werkes, das 'eider verloren gegangen ist, mit dem Titel Dacia Antigua.
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Auch im Jahre 1683 erschien die Broschtire, mit dem Titel Das verwirrte Ungarn,
die, nach Konrad Gajek, Ruch eine Quelle flit. Speer dargestellt haben soli (siehe dazu Konrad
Gajek, Eine neue Queile zum Ungarischen oder Daciantschen Sirnplicissimus, Germanica Wra-
tislaviensia", XIV, 1971).

Siehe Manan Szyrocki, Konrad Gajek, Nachwort..., UoDS, S. 208.
Wahre Abbildung und kurize Lebens-Beschreibung dess ungarischen Grafen Emeriti

TOkell, in UoDS, S. 158.
22 Einzelne Spezialisten waren in Versuchung gefiihrt sowohl im Titel als auch in dem

oft verwendeten Dacianischen Simplicissimus" nur die Absicht eines leicht entzifferbaren
Pseudonyms zu sehen siehe die Obereinstimmung mit dem Namen des Autors Daniel Speer
(Karl Mollay, Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus, Ann. Univ. Scient. Budapesti-
nensis", Sect. Philologica, tom III, 1961). Die Tatsache war insoweit herabgesetzt worden,
daß einige Ausgaben des Romans mit unvollständigem Titel erschienen waren : Ungarischer,
Simplicissimus" (siehe die deutschen Ausgaben von R. Urbanek, Breslau, 1906; V. Greschik,
Konstanz, 1923; die ungarischen Ausgaben von Josef Turoczi-Trostler, Budapest, 1925, 1926;
die slowakische Ausgabe von J. Vlahovi6, Bratislava, 1964).

21 Adolf Armbruster, Evolufla sensulut demuntrit de Dacia, Studii", tom 22, 3/1969.
112 Josef Turoczi-Trostler, A Magyar Simplicissmus" s a Tör6k Kalandor" forrdssai,

Egyetemes Philologyai Ktizkiny", XXXIX, 1915.
23 Manan Szyrocki, Konrad Gajek, Nachwort..., UODS.
$4 lb ídem.
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kaiserlichen Konfrontation vor Wien interessierte Publikuna dal stellen".
Daniel Speer war in die politischen Ereignisse seiner Zeit einbezogen,
das bezeugen die Unannehmlichkeiten, die er während der französischen
Besetzung in Wtirttemberg hatte" und ein Ereignis wie das von 1683
bedeutete fiir ihn eine Gelegenheit auf den sozialen Auftrag" sowohl
literarisch, als auch politisch zu reagieren. Das Buch scheint in einer Behr
kurzen Zeit herausgegeben worden zu sein ; ein Appendix des Romans", der
die Biographie des Thököly Imre, ständiger Rebell gegen die Habsburger
und ewiger Kandidat der Ttirken fiir die ungarische oder siebenbtirgische
Krone, sowie einen sehr klaren Kommentar tiber seinen Aufruhr beinhal-
tet, hat die runktion der Vergegenwärtigung der Darstellung der 20
Jahre frtiher stattgefundenen Ereignisse. Auch der Titel des Romans,
den man gewöhnlich nicht berticksichtigte20, legt die dacianischen"
Projekte des Wiener Hofes nahe 21, wobei es nicht ausgeschlossen ist,
daB Daniel Speer sie gekannt hat. Jenseits des Textes, der eine zukiinf-
tige kaiserliche Intervention in nagarn und Siebenbiirgen rechtfertigt

in Zusammenstimmung mit der gesamten habsburgischen Politik nach
dem 30-jährigen Krieg, entschlossener verwickelt in den balkanischen
Angelegenheiten gehen aus dem Ungarischen oder Dacianisehen Sim-
plicissimus" bedeutende Elemente hervor, die ein äuBerst reichhaltiges
Bild tiber den Sild-Osten Europas, und vor allem iiber die Rumänen
zusammenstellen, das sich in dem Gedächtnis einer umfassenden öffent-
lichen Meinung in Europa der betreffenden Epoche verbreitet.

In diesem Sinn iiberpriifen wir auch die Hypothese des ungarischen
Germanisten Josef Turoczi-Trostler, nach dem der Autor des Unga-
rischen oder Dacianischen Sinaplicissimus" nur die verschiedenen geschicht-
lich-geographischen Quellen, die ihm zur Verfiigung standen, zusammen-
gestellt und angepaBt habe, ohne jemals die Orte, die er im Roman be-
schreibt, besucht zu haben22. Nachdem die Mehrheit der Spezialisten einig
in der Paternität Daniel Speers tiber den Roman war", hat man auch
genügende Gegenargumente ftir Trostlers Hypothese in der zweifellos
bewiesenen Anwensenheit des Komponisten in Polen, in der Slowakei
und im Tatra Gebirge gef unden 24. Was den Rest der Reise durch
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Ungarn, Siebenbiirgen, auf dem Balkan bis nach Konstantinopel (Aus-
gangspunkt för andere in einem folgenden Roman beschriebene Wallfahr-
ten betrifft)23, bestehen aus Mangel an einigen ausschlaggebenden Beweisen
UngewiBheiten ; so kann man erklären, warum der Ungarische oder
Dacianische Simplicissimus" unter die Werke des Barocks und Manieris-
mus eingeordnet wurde, denen es an Originalität fehlt und die unbrauchbar
flit. die Geschichtgforschungen sind26.

Unsererseits versuchen wir auch der Frage, ob es Daniel Speer
gelungen ist, die rumänischen Gebiete persönlich kennenzulernen, eine
Antwort zu geben ; wir werden aber zu wenige Bezeugungen auBerhalb
des Romans finden. Die eine liefert uns der Musikologe Viorel Cosma,
der nach der Untersuchung der Partitur einer Musik- und Ballettvorstel-
lung (veröffentlicht im Jahre 1688 von Daniel Speer unter dem Pseudo-
nym Dacianischer Simplicissimus") zwei wallachische Tame" iden-
tifiziert hat, die von ihm als die erste Partitur för Orchester betreffend
die rumänische Musik der feudalen Periode angesehen wurde27. Viele
andere anstrengende Archivforschungen blieben noch bruchstiickhaft
und unschlüssig28. Wir glauben, dal nur ein Vergleich der geschichtlich-
urkundlichen Elemente, die der Roman beinhaltet, mit der Realität
der Epoche sowie mit den möglichen Quellen29 uns ermöglichen kann,
einen endgiiltigen Gesichtspunkt iiber die glaubwördige dacianische"
Erfahrung des Barockkomponisten Speer zu formulieren.

4. Es behaupten sich von Anfang an einige Bemerkungen über den
Text des Romans : a) alle Informationen urkundlicher Art, die der Roman
enthält, werden von den Quellen, sowie von den Studien und Synthesen
iiber die Epoche bekräftigt ; b) in bezug auf die ereignishafte Seite der
geschichtlichen Entwicklungen der Zeit, mit Ausnahme eines allgemeinen
Hintergrundes, der mit Treue wiedergegeben ist, herrscht Verwirrung,
Unsicherheit und Zweideutigkeit ; c) die von Turoczi-Trostler empfohle-
nen Quellen, wenigstens die mit Bezugnahme auf die Kapitel, die Ele-
mente der rumänischen Geschichte enthalten, scheinen von Daniel Speer
vernachlässigt oder gar ignoriert worden zu sein.

Der Held des Romans verlieB 1654 för immer Schlesien, um sein
Gliick jenseits der Karpaten zu versuchen ; nachdem er aus einer kurzen
Gefangenschaft bei den Tiirken in Eger entwischt, tritt er in den Dienst
mehrerer siebenbörgischer Magnaten ein und kommt endlich nach Sieben-
biirgen, einen seiner Herren begleitend". Er wird hier durch das ganze
Fiirstentum, durch das Land der Szekler, durch die Walachei ziehen31,
dann wird er die europäischen Provinzen der Pforte durchstreifen, um sich

25 Tiirckischer Vagant..., Gedruckt im Jahre Christi 1683.
o Adolf Armbruster, Evolufia sensului...
27 Viorel Cosma, Documente ;i lucrdri muzicale din pragul veacului al XVIII-tea, Mu-

mica", 5-6, 1964.
28 Felix Burckhardt, Dem Dacianischen Simplicissimus auf der Spur, SchvAbische

Heimat", 26, 1975.
29 J. Turoczi-Trostler, A Magyar Simplicissimus" s...
3° UoDS, S. 134.
31 Ibidem, S. 139.
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einen alten Wunsch zu erfüllen32, nach Konstantinopel zu gela,ngen.
Ortsbeschreibungen, die den Bericht der hier erlebten Abenteuer begleiten,
betonen, so wie andere zahlreiche zeitgenössische Reisememoiren33, den
ungewöhnlichen Reichtum des siebenbiirgischen Bodens, die Dauerhaftig-
keit der städtischen Ansiedlungen, so wie Einzelheiten iiber die politische
und gerichtliche Organisation dieser Städte44.

Man merkt sich aber jenseits dieser Elemente, die mehr oder weni-
ger schablonenhaft scheinen, einige denkwiirdige Ausschnitte, deren
Beobachtungskraft weder als Einbildung des Autors noch als Zusammen-
stopplung anderer Quellen charakterisiert werden kann. Die Gegendber-
stellung dieser mit objektiven Daten, die uns die geschichtliche Forschung
liefert, bestätigt den Reportage-Charakterwenn es uns erlaubt ist, ihn
so zu nennen der Beschreibung. Schon in der Berichterstattung, der neben
seinem Herrn unternomm.enen Reise nach Siebenbiirgen finden wir inter-
essante Aufzeichnungen iiber eine der ältesten Beschäftigungen des
Volkes : die Viezucht, von der die Dokumente ausfiihrlich berichten33.
Es mul3 besonders erwähnt werden, die Aufmerksamkeit, die Daniel Speer
einer anderen traditionellen. Beschäftigung in Siebenbtirgen zeigt, die im
17. Jahrhundert eine weitläufige Entwicklung erfahren hatte : die Erz-
gewinnung. Der Held des Romans erfiillt zu einer gewissen Zeit die Funk-
tion eines Verwalters in einem Salzbergwerk, das einem blagnaten gehört,
der neben diesem noch zahlreiche Landgiiter, Bergwerke und Tierherden
beherrschte38. Er wird somit das Leben in den Salzbergwerken kennen-
lernen, Bowie jenes aus einer Schmelzanstalt fiir Metalle, die er besucht ;
er wird hier Eindriicke aufzeichnen, die diejenigen von seinem Zeitgenossen
Paul von Alep, der in die Walachei reiste, ergänzen werden37. Es ist sogar
ein schrecklicher Arbeitsunfall, der sich in einem der Bergwer)ie von Baia
Mare ereignet hat, erwähnt38.

Weniger geschliffen ist die Beschreibung der balkanischen Reise ;
es sind hier nur einige Daten iiber die Städte Belgrad und Sofia, Bowie
iiber die tiirkische Administration aufgezeichnet 39. Der Autor zeigt
sich diesmal mehr mit den politischen Entwicklungen, als mit der Ausstat-
tung des Hintergrunds, in denen die betreffenden Wallfahrten stattfinden,
beschäftigt.

Wir erfahren interessante Sachen iiber die TV alach,en, bevor der Held
Speers in Siebenbiirgen angekommen ist ; sie stellen bedeutende Anwe,sen-

Ibidem, S. 152.
33 Siehe dazu Calatori siraini despre fárile rorralne, Bd. V. hrsg. Maria Holban, M. M-

Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1974.
" UoDS, S. 139 (Hermannstadt, Kronstadt), S. 148 (GroDwardein).

Ibidem, S. 134; die Eigentumsregister der Familie Ritkoczy verzeichnen z.B.
die Zeit 2 342 Raider in nur 15 Dbrfern, wiihrend in anderen 11 D6rfern giber 5 000 Schafe. Speer
gibt keine genauen Daten, wie Paul von Alep, fiber die Anzahl der Rinder, Pferde und Schweine,
aber desto einleuchtender Mr das Publikum an das er sich wendet sind die Bilder der halb-
wilden Pferde-, Schweine- und Bilffelherden, die auf eine Distanz von 100 Meilen in der Pusta
zwlschen Siebenbargen, der Moldau, der Walachei, Ungarn, Ukraine, Polen, Podolien, RuBland
herumirrten.

Se Ibidem, S. 136.
37 Siehe dazu Nicolae Maghiar, Stefan Olteanu, Din (aorta minerilului in Romania,

Bucuresti, 1970, S. 170.
" UoDS, S. 150.
" Ibidem, S. 151.
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heiten in den Abenteuern unseres Helden dar. Wenn wir die eigene Erklä-
rung des Dacianischen" Simplicissimus beriicksichtigen, wo er berichtet,
da.13 er selbst die Gelegenheit hatte wälrend einer Reise nach Konstan-
tinopel, die wallachische" Sprache mit einem Kaufmann griechischer"
Religion zu sprechen", können wir ohne weiteres schließen, da13 er in
diesen Jahren mehrmals die Möglichkeit hatte die Sprache der Rumänen
zu lernen , sobald immer er sagt es uns in Siebenbiirgen drei Sprachen
gesprochen wurden : walachisch, ungarisch und deutsch"4-1.

Wichtig fiir Speer, Bowie fiir andere seiner Zeitgenossen, die die
rumänischen Fiirstentiimer besucht haben, ist die Zugehörigkeit der Rumä-
nen zu der christlich-orthodoxen Religion und nicht selten ersetzt er die
gewöhnliche Benennung Walachen mit der von Griechen oder Christen
grieohischer _Religion 42. Wir erkennen hinter diesem besonderen Interesse
des Heiden Speers fiir das Volk griechischer Religion" aus Siebenbiirgen
etwas aus der Sprache und den Mitteln der calvinischen Propaganda die in
der Periode versuchte sich die orthodoxen Bischöfe der Rumänen unter-
zuordnen 43. Indem er die rumanischen Pfarrer 44 beschreibt, driickt Speer
#nwillkiirlich den Widerstand der rumänischen Kirche aus, die einfach
und arm ", aber unbeugsam in der Erhaltung ihrer Autonomie war 46.
Aufzuzeichnen ist auch die Solidarität der einfachen Menschen mit der
Sache der Orthodoxie 47, die f iir sie eine Garantie far das trberleben der
rumänischen Nationalität bedeutete.

Es sind -uns von Daniel Speer interessante Beschreibungen der rumä-
nischen Dörfer, durch die sein Hauptheld reist, geblieben. Die Menschen
sind arm, leben in Erdhiitten ; ihre Kleidung, die auch traditionelle Eigen-

4° Ibidem, S. 158.
41 Ibidem, S. 139.

Ibidem, S. 138: ich habe Zeit Lebens keine rauheres Volk als in Maramoroschy
gesehen sonderlich so der Griechischen Religion zugethan..."

Siehe dazu die Korrespondenz zwischen Riikoczyi György I. und dem calvinischen
Superintendenten von Siebenbiirgen, in Ion Lupas, Documente istorice transilvane, Bd. I, 1599-
1699. Cluj, 1940 : eine der Bedingungen, die von calvinischen Superintendenten den orthodoxen
Priestern auferlegt wurde, den Gottesdienst Rumiinisch und nicht Slawisch zu halten ei-
gentlich eine fortschrittliche Ma0nahme scheint den Widerspruch des Heiden Speers mit
einem rumlinischen Diakon zu verursachen : Ich fragte / was er denn predigte ; da zeigte er
mir ein Buch und sagte, dieses ; befand also / dass ers nur lesen thäte, ichfragte / ob er nit studirte
oder auswendig seine Predige hersagte ; er berichtete mich mit nein die 1 Gemeinde glaubte
es nit / wann ers solte ausswendig hermachen..." in UoDS, S. 138.

,;...ihre Geistl. seynd eben andern Pöfel gleich in der Kleidung /und Bauern-Verrich-
tung / und ist kein Unterschied j und andere Respect zwischen solchen und den Gemeinen ohne
das (...) lesen und schreiben können...", ibidem, S. 138.

...auf vielen Dörfern habe ich anstatt eines Turns / einen grossen zu Zeiten bezim-
merten Baum funden und gesehen / der oben einen Zweifel oder Gabel hatte / zwischen solcher
Gabel hing ein Glöcklein / das war ihr Geleuthe oder Glockenturm / neben solchem stund ein
mit Stroh bedeckter Schopp / das war nit allein ihr Kirch sondern zu gleich dess gantzen Dorffes-
Scheur...", ibidem, S. 138.

...ich wollte lifters mit dem Ochsen-mlissigen Diacono Religions halber etwas di-
scurriren j aber es war umsonst / fragte ich weiss / so antwortete er mir schwarz ...", ibidem,
S. 138.

Ibidem, S. 139.
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45 Ibidem, S. 137.
49 Ibidem, S. 137.
o Ibidem, S. 138.
51 Ibidem, S. 137.
52 Ibidem, S. 138.
63 Ibidem, S. 52, 53.
54 P. P. Panaitescu, Dreptul de strdmulare al Idranilor In fdrile romdne (pind lamiflocal

secolulul al XVII-lea), S(udii i materiale de istorie medie", I, Bucuresti, 1956.
55 Bis sogar die gutinformierte Zeitung, Theatrum Europaeum" die Tatsache erwähnt,

indem sie in der Chronik des Jahres 1651 (Bd. VII) fiber den Cberfall eines kaiserlichen Kuriers
durch die Haiducken berichtet.

58 Eine Truppe von ungefithr 600 rumiinischen Haiducken, an der Spitze mit dem
Pfarrer aus Ciurila, stellt eine auBergewiihnlich ernste Stiitze ftir den Flirsten Rikoczy dar,
wie die Quellen der Epoche berichten; siehe dazu Georg Kraus, Cronica Transilvaniei ( 1608
1665), hrsg. von G. Duzinchievici, E. Reus-Mirza, Bucuresti, 1965, S. 315, 329, 341, 343.

52Islorla Romdnlet, III, Bucuresti, 1964, S. 115.
55 UoDS, S. 53.

...sie keinem armen Studenten-Plirschel jemals etwas gethan...", ibidem, S. 152.
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arten behält, ist abgenutzt 48 Die groBe Anzahl der Tiere erlaubt ihnen
von dem Verkauf der Kiihe und deren Fleisch 48, sowie vom Salz, das sie
in die Stadt in langen Wagenreihen schaffen, zu leben 5°. Den Lohn er-
halten sie auch in Tieren : Ochsen, Kiihe, Schweine, Schafe. Der Autor
vergiBt nicht zu erwähnen, jenseits der Isolierung der Ansiedlungen 51,
daB sie doch alle ihren Erbherren haben und nicht ohne Obrigkeit
leben"52. Wir befinden uns in den Zeiten, als die Unterjochung der Leib-
eigenen, besonders der rumánischen, die härtesten Formen annimmt,
vor allem nachdem 1653 die beriihmten Approbatae"-Verfassungen in
Kraft getreten waren.

In diesem fiir die rumänische Bevölkerung aus Siebenbiirgen tra-
gischen Zusammenhang können wir auch die Begegnungen des jungen
Heiden in Oberungarn mit walachischen" Scharen von Haiducken
erklären 53. Die Flucht der Leibeigenen als Form des Kampfes der Bauern-
schaf t gegen die Ausbeutung nimmt immer ausgedehntere Formen an ;
die Gebirge zur Moldau und der Walachei werden iiberschritten ; man
iiberschreitet auch die Grenzen der Habsburgischen Territorien des un-
garischen Königreiches, wo seit 1556 die Leibeigenen das Recht hatten,
sich frei zu bewegen ". Die Haiduckenscharen werden in dieser Zeit immer
gefährlicher fiir die bestehende Ordnung 55; einige siebenbiirgische Piir-
sten, wie Bocskay István, Báthory Gábor oder Rikoczy György II. werden
sie fiir ihre eigenen politischen Zwecke verwenden ". Die Haiducken ach-
ten nicht mehr auf die damals bestehenden politischen Grenzen, sowohl
was die Zusammensetzung der Scharen als auch ihre Handlungen anbetrifft
in denselben Scharen trifft man Haiducken aus Siebenbiirgen, der Mol-
dau, der Walachei, aus Polen und RuBland an ; dieselben Scharen gehen
aus einem Land ins andere iiber"57. .Alle diese Elemente, einschlieBlich die
vermengte ethnische Zusammensetzung der Scharen, die der Daciani-
sche" Simplicissimus in dem Iablunka-PaB oder in der Zips begegnet,
finden wir in der Beschreibung jener, die der Autor öfters aLs Wala,chen
bezeichnet 58 Ma,n bemerkt, daB sie den armen Wanderern keinen Schaden
verursachen 59 (Es wird auch die Haiduckentracht sehr realistisch be-
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° Ibidem, S. 83.
61 Er wohnt, mit einem gemischten Gefithl des Entsetzens und der Genugtuung, der

Hinrichtung eines Haiducken bei, ibidem, S. 89.
62 Ibidem, S. 60, 65, 66.
65 Ibidem, S. 60.
" Ibidem, S. 77.
66 Siehe dazu Olga Cicanci, Les slatuls el les rbglements de fonclionnemeni des compagnies

grecques de Transglvanie ( 1636-1746), La Cornpagnie de Sibiu, Revue des études sud-est
européennes", tom XIV, 3/1976.

66 UoDS, S. 111.
67 Die Unruhen nach der Einsetzung des Barcsay Alms als Fiirst von Siebenbfirgen sind

folgendermallen erkliirt : ...weil es ein Frey-Wahl Farstenthum/stunck andern diese Ehre
zu haben auch in die Nase...", ibidem, S. 157.

eg da wir doch kein anders Mittel / als unter der Protection dess Tiirckischen
Kaysers zu leben / weil andere Christliche Potentaten zu unser Assistenz, wider den Tarcken
diesem Lande zu weit abgelegen...", ibidem, S. 155.

69 ...die Bassen, welche nur um Geldes willen etwan eine Sach prolongierten...",
ibidem, S. 157.
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schrieben) 69. Im allgemeinen aber, betrachtet sie Speer vom Standpunkt
seiner Masse und Nationalität mit Argwohn und Antipathie 61.

Eine bekannte Tatsache, auch von Dokumenten erwähnt, ist die
.Anwesenheit der rumänischen Hirten in den Westkarpaten ; nicht nur die
Wege der Herdenwaaaderungen, sondern auch die bekannten nationalen
und sozialen Griinde haben diese Wanderungen bewirkt. Die Hirten haben
sehr offene Beziehungen zu den Haiducken ; sie beweisen sich als harte
IsTaturen, aber bis zuletzt zeigen sie sich gastfreundlich 82. Bei ihnen trinkt
der Held Speers Sinezieze (rum. jintitä) und ißt Brinse (rum. bfinza). Wert-
voll scheint uns auch die Beschreibung der Sennhütte und des Hirten-
wesens im allgemeinen 63.

Es gehört Bich eine besondere Bemerkung im Zusammenhang mit
den griechischen" Kaufleuten zu machen, die dem Dacianischen" Sim-
plicissimus in den Zipser Städten bekannt waren, von denen er mit einem,
wie schon gesehen, die runaänische Sprache sprechen konnte. Die Tatsache,
dal) in den Jahrmärckten auch viele Griechen auss der Türckey mit schö-
nen paten Tiirckischen Waaren dahin kommen"" kann in klarem Zusam-
menhang mit der unaufhaltsamen Entwicklung der ökonomischen Bezie-
hungen zwischen den drei rumänischen Fürstentümern, zwischen den
balkanischen Provinzen, gebracht werden, bei der Proliferation derer die
Aktivität der griechischen" Handelsgesellschaft, die 1636 in Sibiu ge-
griindet worden war und der genug Rumänen angehörten, eine Hauptrolle
gespielt hat ".

5. Wir haben schon angegeben, daß im Vergleich zu diesem Behr
wahrheitsgetreuen zeitgenössischen Hintergrund, die geschichtlichen Ereig-
nisse, die der Held Daniel Speers erlebt, viel verschwommener mad un-
sicherer erscheinen. Gültig bleiben auch auf dieser Ebene des Romans die
allgemeinen Beobachtungen in bezug auf die fortdauernde kriegerische
Lage an den Grenzen zwischen den tiirkischen Paschaliken aus Buda und
Temesvar, die Habsburger Staaten und Siebenbiirgen ", in bezug auf die
politische Anarchie in Siebenbürgen 87, auf die Gleichgültigkeit der christ-
lichen Monarchien gegeniiber der tiirkischen Expansion und das Schicksal
der rumänischen Länder 88 oder auf die Korruption der hohen türkischen
Beamten 89 Es werden wieder in Erinnerung gebracht geschichtliche Epi-
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78 Ibidem, S. go.
Ibidem, S. 145.

72 Ibidem, S. 145.
78 "Aitosische Gebtirg"; ibidem, S. 146-148.
74 Ibidem, S. 151-158.
78 In Volk und Kultur", 1970, Nov.
78 Miron Costin, Letopiselulu Tarli Moldovei de la Aaron-vodd incoace, de unde este par&

situ de 1.1reche, vornicul de Tara-de-Giosu, in Opere, hrsg. P. P. Panaitescu, I, Bucure*ti, 1958,
S. 187.

" Protocoalele tIrgului Cohalm, in N. Iorga, Studii ;I documente cu privire la istoria
romántlor, IV, BucurWi, 1901, S. 248.
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soden, wie die Besetzung der Stadt PreBburg vom Fiirsten Beth len GrAbor 7°
oder die Intervention in Polen und die Niederlage des Räkoczy G-yikgy
H. 71, Vor Augen des Lesers ziehen reale Helden der G-eschichte des 6.
Jahrzehnts des 17. Jahrhunderts vorbei : die Fiirsten von Siebenbilrgen
Räkoczy György II., Barcsay Skos, Kemény Jänos, Apaffy
der Fiirst der Moldau Gheorghe stefan, der königliche Vertreter in Ober-
ungarn Hommonay Bähnt, der Kron-Richter der sächsischen Univcirsität
Michael Hermann.

Ein ganzes Kapitel beschäftigt sich mit der Teilnahme des Helden
Daniel Speers an einer Expedition des Gheorghe stefan, die nach seiner
und Räkoczys Absetzung von der moldauischen und siebentirgischen Regle-
rung durch die Törken stattgefunden haben soll ; diese soll als Ziel die Riick-
gewinnung des Schatzes des gewesenen moldauischen Herrschers gehabt
hallen, den dieser in der Elle der Flucht nicht mit sich nehmen konnte
und den er irgendwo in den Ostkarpaten vergraben haben soll 72. Nach dem
plötzlichen Tod seines Herrn, dessen Salzbergwerke er verwaltete und auf
der Suche eines neuen Dienstes, nimmt er an der Expedition vom Oituz-
PaB teil 73 j nachdem nimmt er an einem Raub, der von den eigenen Söld-
nern des gewesenen moldauischen Fiirsten unternommen worden ist,
teil und fliichtet zuletzt nach Oradea (GroBwardein). Im letzten Kapitel
des Romans tritt der Held Speers, der inzwischen wieder ohne Arbeit
geblieben ist, in die Gefolgschaft des Barcsay Akos ein, der mit Hilfe
der Tiirken die Herrschaft in Siebenbiirgen zu iibernehmen plante. In sei-
ner Begleitung unternimmt Simplicissimus die Reise nach Konstantinopel,
kehrt nach Siebenbiirgen zuriick und steht seinem Herrn bei, bis dieser
endgilltig den Thron zugunsten des Kemény Jänos verlieren wird 74.

Analysieren wir näher diese Abschnitte, denen einige verfiihrt waren,
volles Gehör zu schenken 75. Was Gheorghe stefan anbetrifft zeichnet der
Autor richtig auf, ohne aber in Einzelheiten einzugehen, seine Ent-
thronung, die von den Tiirken im Apri11658 vollfiihrt worden war, und seine
Flucht, durch Comänesti und wahrscheinlich Oituz (in der Nähe befand
sich sein Stift, das Kloster Casin) nach Siebenbargen. Von hier weiter
aber kann kein Abschnitt aus dem Leben des ehemaligen moldauischen
Fiirsten 76, während er in der Nähe der Grenzen der Moldau (1658-1660)
weilte, in der Erzählung von Speer vollkommen identifiziert werden. Von
Söldnertruppen umgeben 77 wird er im Juni 1658 einen Versuch fiir
die Wiedergewinnung des Throns unternehmen, aber er wird nur bis
Strunga gelangen, wo er von den Streitkräften der neuen Herrschaft be-
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Miron Costin, Lelopisefulu..., S. 183.
79 Stefan Metes, Domni din principatele románe pribegi in Transilvania in veacul XVII,

Cluj, 1934, S. 29.
80 Istoria Rorndniei, III, S. 117.
81 Stefan Metes, Domni..., S. 30.
81 Georg Kraus, Cronica Transilvaniei, S. 212.
33 Quellen zur Geschichte der Stadt Brass& Bd. VI, S. 58.
" Georg Kraus, Cronica Transilvaniei, S. 306.
" Miron Costin, r.etopisefulu..., S. 181.
" Wir erfahren dies aus einem Brief vom 15. Mai 1660 des pipstlichen Nuntius in

Wien, in N. Iorga, Studii documente..., IV, S.CCCIII.
87 ...iiber das Witte er (Rfikoczy Gyiirgy II.) auch gern die Moldauer auf seine Seite

gehabt / gestalt er einen vertriebenen Moldauischen Fiirsten, den Constantin Wayda / von
weichem er eine grosse Summe Gelds erpresst hatte...", in Theatrum Europaeum", Bd. VIII,
S. 1 034.

38 Georg Kraus, Cronica Transilvaniei..., S. 334.
39 Ibidem, S. 361.
" Ibidem, S. 271. .

31 Theatrum Europaeum", Bd. VIII, S. 928; Turoczi-Trostler fiihrt uns auch diesmal
nut eine schlechte Spur, als er als Modell fin. den Heiden Speers einen gewissen Marko vorschliigt,
der mehrere Male in Auftrag zu den Tiirken geschickt wurde. Diese Behauptung stiltzt sich auf
keinen realen Beweis und darum scheint er auch uns willktirlich und unbegriindet.
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siegt wird 78 Kein einziges Dokument meldet seine Anwesenheit wäh-
rend dieser Periode in Kaschau 79; er beschäftigt Bich aber, wie auch der
eheinalige Fiirst der Walachei Constantin erban, mit dem Rekrutieren
von Söldnern, sogar aus den Reihen der rumänischen Leibeigenen 80.
Den 8. Oktober 1659 schreibt er Rákoczy, daß er für eine neue Expedition
in die Moldau vorbereitet ist 81 und daß er sogar in die Bistritzer Gebirge
eine *nzahl von 2 000 Haiducken und 300 Soldaten geschickt hat, um
den Fiirsten der Moldau zu erschrecken 82. Man erfährt aber nirgends von
der Wiedergewinnung des märchenhaften Schatzes, iiber den wir wissen,
daß ei nach der Verbannung zum Teil in Cinc (in der Nähe von Oituz)
zu szeklerischen Freunden abgelegt worden war 83, daß aber einer von
diesen Petky Istvän ihn dem Fiirsten Barcsay im November 1658 iiber-
läßt 84 Die Versuche diesen Schatz zu plöndern werden wohl mehrere
gewesen. sein ; die Quellen bestätigen zwei von ihnen, beide ohne eine
Verbindung zu den Geschehnissen im Roman : einmal bei der ersten Flucht,
neben dem Podu lloaie, als die eigenen Söldner sich iiber das Vermö-
gen des gestiirzten Herrschers stiirzen 83 und dann im Friihjahr 1660,
neben .yVien 88 Annehmbar ware eher die Möglichkeit einer Verwechslung
mit Constantin erban (die wir auch im Theatrum Europaeum" finden)87,
weil die Chronik von Georg Kraus, indem sie dessen Expedition in die Wala-
chei im Friihjahr 1660 beschreibt, verzeichnet, daß der ehemalige Herr-
scher keinen anderen Grund, ins Land zu kommen, gehabt hätte, als den
sich einen Behr großen Gold- imd Silberschatz, den er gezwungen worden
war in einem Teich (in Dobreniapud 1. Iorga) zu versinken und zu ver-
stecken, als er das Land zum ersten Mal verlassen hätte miissen, zuröckzu-
nehmen 88. Während er sich zuriickzog, wird der Fiirst neben Ri§nov und
in der Gegend Bistritz ausgeplandert 89.

Solche Nichtöbereinstimmungen mit dem Abrollen der realen Ge-
schichte gibt es auch im letzten Kapitel : Barcsay mußte nicht nach Kon-
stantinopel fahren, um die Herrschaft zu erlangen, sondern er war in
Ineu von dem Groß-Wesir Köpriilö in sein Amt eingesetzt 33 ; wenn Speer
das Theatrum Europaeum" gelesen hätte, so hätte er das gewußt 81.
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Das was mehr iiberrascht ist das moralische Porträt von Barcsay, der gegen
seinen Willen auf den Thron gelangte wad der letztens zum Opfer .der
Intrigen wurde, die ihn trafen und iiberwältigten 92, wdhrend wir es aber
im Roman mit einem Magnaten zu tun haben, der von seinem Mlítht-
ehrgeiz dominiert ist und der sich als einer der graten Feinde der Ftmilie
Rákoczy zeigt, weil sie seinen Vater von dem Thron gestiirzt haben
Boll 93. Wir sind der Meinung, da.B von diesem Gesichtspimkt Speer eine
neue Verwechslung macht, diesmal mit Bethlen János, der Kanzler von
Siebenbiirgen, und Gegner Rákoczy György II.; wie seine ganze Familie,
konnte er nicht vergessen, daB seine Verwandten 1630 und endgiiltig 1636
den Thron zugunsten der Rákoczy verloren haben ".

6. Ist somit Daniel Speer durch die Fiirstentiimer und durch den
Balkan gereist ? Ist sein Roman eine einfache Zusammenstoppelung oder
das Ergebnis einiger realen Erfahrungen, das was ihm seinen Wert als
Dokument betrd chtlich, erheben warde? Die Antwort ist nicht einfach, obwohl
wir einige Probleme, die der Text stellt überpriift haben. Die Natiirlich-
keit und die Lebendigkeit der Narration, die Anfiihrung der Einzelheiten
aus dem ökonomischen und sozialen Leben sind nicht zu iibersehen, das
was fiir Authentizität sprechen wiirde. Nichts hält uns davon ab anzuneh-
men, daB Speer zum Beispiel David Frölich gelesen hat 95 ; es ist aber sicher,
daB er ihn nicht als direkte Inspirationsquelle verwendet hat. Viele Ein-
zelheiten iiber Siebenbiirgen, die das Werk Speers enthält, fehlen den Reise-
beschreibungen Frölichs, so wie bestimmte Aspekte, die in der geschicht-
lich-geographischen Literatur der Epoche weitläufig kommentiert
warden, fehlen unserem Roman ". Indem wir die von Daniel Speer gelie-
ferten Informationen, im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Quellen,
quantitativ und qualitativ iiberpriifen, können wir nur die SchluBfol-
gerung ziehen, daB sie an Ort und Stelle gesammelt wurden. In der Form
von Erinnerungen, die nach 20 Jahren wiedehergestellt wurden, sind die
äuBeren Einzelheiten, Landschaften, allgemeinen Informationen besser
aufbewahrt worden als die konkreten Daten, wo die Sicherheit ver-
schwindet und ungleichartige Elemente mit Hilfe der Phantasie von
Neuem kombiniert werden.

92 AI. Ciorfinescu, Dominic! lui Mihnea ¡JI, Bul. Com. 1st. a RomAniei", XIII, 1934.
93 Der er in Wirklichkeit das ganze Leben gedient hat, vor und nachdem er zum Filrsten

gewählt wurde; Rékoczy György II., im Gegenteil hat seine Verachtung Mr den FArsten ru-
mlinischer Herkunft, der in Bircea Mare, Kreis Hunedoara geboren wurde, nie verhehlt.
In einer ErklArung aus dem August 1659, kurz bevor er dem Landtag in Cristur seine dritte
Wahl zum FArsten auferlegt hatte, behauptet RAkoczy mit dem, der egen der Umstiinde, sein
Rival geworden war : Wir untersuchen nicht die Art seines Lebens, und haben keinen Liirm
nach wallachischer Art gemacht, wie er vor kurzem in Deva auf der Strasse mit Hirten
seinesgleichen", in Al. CiorAnescu, Domnia lai Mihnea...

93 Georg Kraus, Cronica Transilvania..., S. 259, 281, 296.
93 Siehe dazu die Fragmente aus David Frölichs Reisebeschreibungen, in Cdldiori

straini..., V, S.. 43.
" Die Theorie zum Beispiel, in Bezug auf die sogenannte getische" Abstamrnung der

Sachsen, die Frölich erwiihnt, ist von Speer gAnzlich ignoriert ; ibidem, S. 48.
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Wie erklären wir trotzdem die groben Verwechslungen der geschicht-
liclen Fakten, die von keiner nberlegung literarischer Art begriindet
werden und unzulässig im Falle eines Zeitgenossen sind ? Kein literari-
sches Werk ist uns bekannt, wo die Ereignisse unter einer im Roman
ähnlicher Art dargestellt worden seien und aus denen sich Speer inspiri -
ren hätte können, das was noch einen Beweis zugunsten der Hypothese
der Authentizität darstellt : das Theatrum Europaeum", welches Tu-
roczi-Trostler 97 als eine Hauptquelle fiir den Roman betrachtet, erwähnt
Gheoighe *tefan nicht einmal, und ein anderer Hinweis desselben For-
schersi diesmal auf Gradelehnus, erweist sich auch unbegriindet : dort
ist die Rede von Vasile Lupus Schatz und von Ereignissen um 1640 98.
Um so schnell wie möglich den Roman zu veröffentlichen, insbesondere um
den Sensationsdurst des Publikums zu stillen, hatte Speer keine Zeit, eine
Menge Daten von mehreren Btiichern abzuschreiben ; er hat sogar seine
Erinnerungen oder die von anderen Quellen gesammelten Informationen
mit einigen zweifellos genaueren zeitgenössischen Quellen zu vergleichen,
vernachlässigt.

Nach Mollay Károly, der die Identität Daniel Speers und seines Hei-
den annimmt, soll die Ankunft dieses in Siebenbiirgen im Jahre 1660,
während der Kämpfe zwischen Rákoczy und Barcsay stattgefunden ha-
ben ". Bei einer genauen Betrachtung kann man dieser Datierung nicht
zustimmen, denn die Abenteuer des Haupthelden konnten sich in einem so
kurzen Zeitabschnitt bis zum Tode Rákoczys im Mai 1660 nicht
abspielen, und die Kontakte mit Gheorghe tefan und Barcsay Akos,
wenn wir sie ad litterara annehmen, konnten nur in der Periode zwischen
1658-1659 stattfinden. Wenn wir aber auch den Grad der Einbeziehung
und stilistischen Beteiligung des Autors bei der erzählten Handlung in
Betracht ziehen, sind wir dazu geneigt zu glauben, daß die Reise nach
Siebenbiirgen während einer ruhigeren Periode, vielleicht nach der Krii-
nung des Fiirsten Apaffy Mihály (1662) stattgefunden hat 1°°. Die beiden
Episoden, in denen Speer den Simplicissimus in den Dienst einiger lokalen
Persönlichkeiten, wie Barcsay oder Gheorghe stefan stellt, konnten auf
Grund der Berichte einiger Augenzeugen, die er später kennengelernt hat,
die sie aber unausweichlich deformiert haben 101, hergestellt werden. Eine
solche Wiederherstellung der Fakten, deren Hypothese wir befördern,
wiirde die Ungenauigkeiten, die in diesen Episoden enthalten Bind, gänz-
lich erklären.

97 J. Turoczi-Trostler, A Magyar Simplicissimus" s. . .

99 Hungarische, SiebenbOrgische, Moldau-Wallach-TOrck-Tartar-Persian und Venetianische
Chronica. Auss oteen betvehrten Scribenten, zusammengetragen und hervorgegeben durch J.
Gradelehnum, Franckfurt am Mayn..., im Jahr 1665, S. 453.

°° Karl Mollay, Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus
Aurierhalb des Romans gibt es bis 1667 keine genauen Daten ilber Daniel Speer.

101 Wenn Speer zu Lebzeiten Rákoczys György II., in Siebenbargen gewesen wAre,
hAtte er bestimmt erfahren, da0 dieser, so wie sein Vater ein leidenschaftlicher Calvinist war
und daß die Familie Rákoczy zu der Zeit auf keinen Fall katholisch war, wie man das im Roman
angibt (UoDS, S. 154). Nach 1660 wird sein Sohn RAkoczy Ferenc I. zum Katholizismus
tibergehen, das was unsere Hypothese, die Informationen Speers seien in einer der nachfolgenden
Periode der Unruhen der Jahre 1658-1662 gesammelt, belertiftigt.

O c. 7360
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Die wirkliche Perspektive, aus der Daniel Speer die rumänischen
Under kennt, ist die des Dieners oder des Beamten ; auf Grund einer
älteren Sitte der Magnaten, die sich aus der Zips die Bergleute sowie
die Verwaltungsbeamten der Bergwerke rekrutierten, ist der Autor her-
gekommen. Wir können ihn unter den zahlreichen fremden Reisenden
verzeichnen, die nach dem Besuchen der Donau- Gegend und des Siid-Ostens
des Kontinents zu der Erweckung des Interesses des westlichen Pa-
blikums er ist einer der Ersten, der dieses in einem Fiktionswerk unter-
nimmt fiir orientalische Angelegenheiten beigetragen hat, Bowie zu der
Verstärkung einer noch ziemlich unsicheren Geistesbeziehung zwischen
dem Westen und Osten Europas.
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CONTRIBUTIONS AUX RELATIONS ROUMANO-CHYPRIOTES

ARIADNA CAMARIANO-CIORAN

1. RELATIONS COMMERCIALES

Le début des relations roumano-chypriotes se place, au plus tard,
vers la fin du XVe siècle, les plus anciennes étant de nature commer-
ciale. A cette époque, la ville de Cetatea Alba était un important centre
commercial d'où marchandises roumaines ou polonaises étaient trans-
portées, par voie maritime, jusqu'à rile de Chypre 1 A partir de
la seconde moitié du XVI' siècle, des marehands chypriotes commen-
cent A, jouer un r6le important dans la vie commerciale de la Moldavie 2
Ainsi, en 1589, le voyageur Harrie Cavendish qui, aller et retour
de Constantinople passait par la Valachie, s'arréta A, Buzau où il ren-
contra des marchands chypriotes qui Paidèrent A réussir un meilleur
approvisionnement 3. En 1593, un marchand chypriote, Christophe Negri,
se trouve en Moldavie 4. A partir de 1587 son nom figure aussi dans les
actes de commerce entre la Moldavie et la ville de Lemberg. Il était
l'agent du marchand Sima Vorsis et discutait affaires, entre autres,
avec la veuve t Iancoulina * qui n'était autre que la princesse Marie,
fe,mme du prince de Moldavie Iancou Sasul 5.

La princesse Catherine 6, épouse du prince de Valachie Alexandre II
Mircea (1568-1574), avait racheté, pour 12.000 aspres, une Chypriote
de sa suite. C'était soit une très belle femme, soit une aristocrate, ce qui
expliquerait le taux élevé de son rachat, si Pon tient compte du fait

i P. P. Panaitescu, La route conunerciale de Pologne (1 /a mer Noire au Moyen-iige, dans
4 Revista istoricA romAnA 4, vol. III (1933), p. 186 et 188.

2 N. Iorga, Istoria romdnilor prin cdldtort (Histoire des Roumains par les voyageurs),
He édition, Bucarest, 1928, vol. I, p. 103-104.

3 Cf. Cdldlori strdini despre Wile romdne (Voyageurs étrangers sur les Pays Roumains),
vol. III, éd. Maria Holban, M. Alexandrescu Dersca Bulgaru et Paul Cernovodeanu, Bucarest,
1971, p. 294.

4 N. Iorga, Istoria comerlului romdnesc. Drumuri, mar furl, negustort ;i ora;e (Histoire
du commerce roumain. Routes, merchandises, commergants, vines), VAlenii de Munte, 1915,
p. 219 et 2e éd. 1925, p. 200; Hurmuzaki, Documente, vol. XIV, p. 53-54, nr. XCXIX et
N. Iorga, Studii # Documente, vol. XXIII, p. 395, no. CCLXXXVI, p. 408, no. CCCXXII,
p.. 411-413, nr. CCCXXIX.

5 N. Iorga, Studil a documente, vol. XXIII, p. 413.
4 La famille de la princesse Catherine, les Salvaresi, était originaire de Chios, Cf. N.

Iorga, Contribufli la istoria Muntenia in a doua jumdtate a secolului al X VI-lea (Contributions
A l'histoire de la Valachie dans la seconde moitié du XVIe siècle), dans Analele Academiei
Romine 4, sect. hist., He série, tome XVIII (1896), p. 8.

REV. 0-UDES SUD-EST EUROP., XV, 3, P. 493-508, BUCAREST, 1977
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que le prix normal du rachat d'une esclave ne dépassait pas la moitié
de la somme payée. Ainsi, par exemple, une Hongroise avait été vendue,
en 1570, pour 6.000 aspres 7.

2. EXILES A CHYPRE

Après la conquéte de l'ile de Chypre, la Porte ottomane l'utilisait
comme lieu d'exil des patriarches cecuméniques, des bolards ou des princes
roumains. Ainsi, Petru Cercel y avait passé quelques années d'exil,
avant son accession au trône (1583-1585) 8.

En 1755, les frères Vacarescu avaient été exilés a Famagouste,
ville de rile de Chypre. Barbu Vacarescu y est mort en prison, tandis
que Stefan VIcarescu a été mis en liberté, en 1757, par Constantin
Mavrocordato, prince de Valachie 9.

Georges Mihalopoulos, beau-père de Matei Ghica, successivement
prince de Valachie et de Moldavie, jouissant d'une grande autorité
auprès les cercles constantinopolitains, en sa qualité de drogman de
Constantin Racovitza, prince de Valachie, fut destitué en 1763 de sa
dignité de drogman et fut lui aussi exilé 4 Chypre. A cause du mauvais
climat de Famagouste, il se rendit malade et y est mort O.

Exilé en 1796 a, Larnaca, autre ville de Chypre, le grand drogman
Georges Morouzis, y est mort tout jeune, empoisonné selon certaines
sources, assassiné selon d'autres. Sa mort fut vivement regrettée par
la société phanariote de Constantinople, car c'était un homme de haute
culture et qui aurait pu devenir un représentant de premier ordre de
la nation grecquen.

En 1804, Alexandre Soutzos, prince de Moldavie, fut exilé a
Chypre. Sa disgrace intervint 4 la suite de la découverte de sa cor-
respondance avec les bolards de bloldavie et le consul russe et qui avait
pour but de faire perdre le trône au prince Morouzis 12. En 1803, Vla-
houtzis, secrétaire d'Alexandre Soutzos, fut lui aussi exilé a Chypre 13.

7 N. Iorga, op. cit., p. 30-31.
a Cf. Le rapport de l'ambassadeur francais De Germigny au roi de France Henri III,

dans Hurmuzaki, Documente, supplément I, vol. I, 1518-1780, Bucarest, 1886, p. 49 et
N. Iorga, Funda fille domnilor romdnt in Epir (Les fondations des princes roumains en Épire), dans

Analele Academiei Romdne ., sect. hist., I/e série, tome XXXVI (1914), p. 894.
Cronica Ghiculestilor. Istoria Moldooei intre anii 1695 1754. Texte grec et traduction

roumaine avec préface, introduction, glossaire, indice, éd. due it Nestor Camariano et Ariadna
Camariano-Cioran, Bucarest, 1965, p. 725.

" Hurmuzaki, Documente, vol. XIII, p. 168.
11 Hurmuzaki, Documente, série nouvelle, Bucuresti, 1962, vol. I. p. 782; Epaminondas

Stamatiadis, BLoypacpEco. 'ray i7aipocov 81.e.pp.vicov 'roil 6-9cotravoco5 xpcicoug (Biographies
des interprètes grecs de l'Etat ottoman), Athénes, 1865, p. 150-151; N. Iorga,
Acte fi fragmente ca prioire la istoria romdnilor (Actes et fragments concernant l'histoire des
Roumains), Bucarest, 1896, vol. II, p. 357; N. Iorga, Fundafille. . . , p. 894.

" N. Iorga, Acte f I fragmente. .., p. 394.
13 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi (Documents sur la famille Calli-

machi), Bucarest, 1903, vol. II, p. 607 note.
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Hurmuzaki. Documente, vol. XI. p. XCI et N. Iorga, Istoria bisericit romdne#1 f i a
viefii religioase a romantlor (Histoire de l'église roumaine et de la vie religieuse des Roumains),
He éd. Bucarest, 1929, vol. I, p. 250.

15 N. Iorga, Istoria btsericii romdnefti... I, p. 250 et idem, Istoria literaturit religioase
a romdnilor pind la 1688 (Histoire de la littérature religieuse des Roumains jusqu'à 1688),
Bucarest, 1904, p. 103, note.

19 Hurmuzaki, Documente, vol. XI, p. 269 n° 403.
19 Op. cit., p. 439. De nombreux documents de la collection Hurmuzaki, vol. XI, con-

cernant le prince de Moldavie, Petru chiopul et sa succession, donnent des informations sur
Le Chypriote Adam ainsi que sur Zotu Tzigaras, gendre de Petru *chiopul.

19 N. Iorga, Istoria bisericit romdne$lt... vol. I, p. 157.
19 G. I. lonescu Gion, Istoria Bucureftilor (Histoire de Bucarest), Bucarest, 1899,

p. 202, et G. M. lonescu, Istoria mitropoltei Ungroulahiei (Histoire de la Métropolie de la
Hongro-Vlach*e). Bucarest, 1906, vol. I, p. 105. La confusion provient du fait qu'un neveu
du métropolit2, da nom de Lorint ou Lorenzo, avait épousé une jeune fille de Verne§ti, pres
de la ville de Buzau, oil Il avait de nombreuses terres. Un descendant de ce Chypriote Lorint
est le poète rounuin Vasile Clrlova. Cf. Ioan Filitti, Vlddica Euca (t 1629) strdmof al poetulut
buzoian Vasile Cirlova (Le métropolite Luca (t 1629), aleul du poète de Buzau Vasile Clrlova
(1809-1831), Bucarest, 1935.

" Mathieu, métropolite de Myra signe, avec le métropolite Lucas, deux actes d'un juge-
ment de 1617 et 1622, en favorisant Marula, fille illégitime de Michel le Brave et qui demandait
quelques villages et tziganes qui lui revenaient par acte princier. Cf. D. Russo, Studli istorice
greco-romdne (gtudes historiques gréco-rournaines), ceuvres posthumes, éditées par Ariadna
Camariano-Cioran et Nestor Camariano, Bucarest, 1939, p. 172 et 173.
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3. SAVANTS CHYPRIOTES DANS LES PAYS ROUMAINS

La présence de savants chypriotes dans les Pays Roumains est un
aspect notable des relations roumano-chypriotes. Un prétre grec, Adam
de Chypre, esclave racheté aux Tatars 142 e,st devenu courtisan et per-.
soune de confiance de Petru chiopul prince de Moldavie ; il racoon',
pagnait partout 15. En 1592, après le départ de Moldavie de son haut
protecteur, Adam le Chypriote demanda un passeport pour Venise :
4 Popa Adam Graecus itidem cum decem equis, duobus curribus, familia,
uxore et libris proficiscitur Venetias... »16 C'est le même Adam qui a
traduit en grec le testament de Petru *chiopul : TÓ itLeTecyXdyrnaev 6 e6M-
136a-nx-roc Tram x6p 'Aacip.o; 6 K6rptog chr6 tiXXov ypcip.p.cc órcou h^COV ye-
ypat.tp.ivov ypeq.s.p.txTat xcd yXc7)csaocv prougeoLxv. . .17. Cette traduction
prouve que pendant son séjour en Moldavie, le Chypriote Adam avait
dû apprendre parfaitemnt la langue roumaine et l'écriture cyrillique.

Vers la fin du XVIe siècle, Lucas de Chypre se trouve en Valachie
et devint évAque de BuzAu (1583-1605). C'était un homme cultivé,
calligraphe renommé et qui « grace A, son savoir, son autorité et sa
sainteté » a réussi à rehausser d'un éclat remarquable l'évéché de BuzAm.
Il est le fondateur d'une école de calligraphie, très connue 18. G. I. Ionescu
Gion et G. M. Ionescu affirment que Lucas, d'abord évAque, ensuite,
comme nous le verrons, métropolite de Valachie, était Roumain, du
village de Vernesti, département de Buz6u 19. Cette hypothèse ne résiste
pas devant l'affirmation catégorique de révéque méme, qui déclare
dans toutes ses ceuvres, ainsi que nous le prouverons plus loin, qu'il
est d'origine chypriote. D'ailleurs Mathieu, métropolite de Myra, son
contemporain et qui l'avait connu 2°, affirme lui aussi que Lucas était
Chypriote. Mathieu de Myra le décrit comme un Atre A bon cceur, croyant,
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21 Mathieu Métropolite de Myra, Atijrjaig cnivrol...oç =IA Te Zepprtivou Ooep68cc.
'roo xtzt Poc8aiXou, nap' arrE8(z i)yelsovia; barecr6vso; xeci. PcaolAol.) (3oef368cc utoii Mixvcc
flocfacz, iv TY) 06yxpof3Xcez4 daeX8.6v-rog (Breve historique sur la perte inattendue du trane
de Serban prince dit Radou, et sur l'arrivée en Valachie de Radon prince, Ills du prince
Milinea). Cf. N. Iorga, Manuscripte din bibliotect strdtne relative la istorta romdnilor (Manus-
crits de bibliotheques étrangeres ayant trait A l'histoire des Roumains), dans Analele Acad.
Rom., Sect. hist., He série, tome XXI (1900), p. 13.

Sa A. D. Xenopol, Istoria romdnilor din Dacia Traiand (Histoire des Roumains de la
Dacie Trajane), Ille éd. par les soins de I. Vlidescu, vol. VI, p. 36.

28 Istoria Romdnilor (Histoire des Roumains), Bucarest, 1962, vol. II, p. 982 et 999.
" N. Iorga, Istoria bisericit romdnesti..., vol. I, p. 205 et 219.
" I. Ionascu, Mdndstirea lzvorant (Buzdu), clitorta episcopulut Luca (1583-1604)

(Le monastere de Izvorani, fondation de l'évéque Lucas (1583-1604)), Buziiu, 1936, p. 11.
" L'acte de deposition du patriarche cecuménique Timothee, de 1615, est publié dans

E. Legrand, Recueil de documents grecs concernant les relations du patriarcat de .11rusalem avec
la Roumante (1569-1728), Paris, 1895. p. 2-4; cf. A. Papadopoulos-Kerameus, lepocroXuts.t-
Ttxii (34(3XLoOhx1 (Bibliotheque hiérosolimitaine), Petersbourg, 1899, vol. IV, p. 21.

" Le monastere de Izvorani, fondation du métropolite Lucas, a été dédié par les descen-
dants du métropolite au monastere de Mihai Vodà, à l'époque du regne du prince BrAn-
coveanu. Cf. loan Ionascu, op. cit., p. 6.
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gai, habitué dès son jeune Age A la 'vie monastique, excellent calligraphe
et provenant de Chypre. (awn Corò _npoo y6V0g) 21.

C'est en partie sous le règne de Michel le Brave (1593-1601) que
le Chypriote Lucas a exercé sa dignité d'évéque. Le prince était entouré
de nombreux Grecs, dont l'évéque Lucas, son homme de confiance 22.
Le tenant en grande estime pour sa culture et sa sagesse, le prince
l'envoya en 1596-1597 en mission diplomatique à Moscou ; d'étroites
relations politiques s'établirent alors entre l'Empire russe et la Valachie
qui obtenait également une aide financière 23,

En tant qu'évéque de BuzAu, le Chypriote Lucas participe au
concile du temps de Michel le Brave, qui décidait de la réorganisation
de la vie monastique, et au concile de Jassy en 1595, qui avait pour but
la lutte contre la propagande catholique 24.

En 1605, sous le règne du prince Radu erban, I'd-vague Lucas
devint métropolite de Valachie (1605-1629) sans passer par le stage
d'évéque de Rimnic, comme c'était la coutume 25. En 1615, A la suite
d'une dispute entre Lucas et le patriarche cecuménique, ce dernier lui
retira sa charge pour désobéissance et insoumission. L'acte de &posi-
tion précise que depuis le temps qu'il exerçait la dignité de métropolite,
Lucas n'avait pas payé sa contribution annuelle. et n'avait aidé d'aucune
manière l'église orthodoxe 26. Passant outre la décision du patriarche,
Lucas demeure métropolite jusqu'à sa mort, survenue en 1629; il est
enterré au monastère de Izvorani, sa fondation 27.

On affirme que ce prélat chypriote, dont la renommée était grande,
n'a rien laissé derrière soil ce qui est faux. Il a été un célèbre calli-
graphe, a créé une école de calligraphes et de miniaturistes ; lui-méme
&twit l'auteur de plusieurs manuscrits d'une grande beauté.

Comme évéque de BuzAu, Lucas achevait, en 1588, un manuscrit
liturgique, avec tables des fêtes de PAques, calendrier, etc. A la fin du
manuscrit on trouve la mention que c'est l'o3uvre de l'humble 61-Ague
de BuzA,u, Lucas de Chypre, écrite sous le règne du prince Mihnea, en
l'an 1588: 'ETEXEL69.1 napollaa SiXTog &it xeLpòç kizori Tannvo0 xat
iXaxta.rou int,ax6nou Mnotiou Aouxi TO5 Kunp too iv tiLipaLg Toi5eúaelieGT&TOU
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Spyridon Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos, Cambridge,
1895, vol. I, p. 424 n° 3963 (429, monastére Dionysiou).

29 V. A. Papadopoulos-Kerameus, 1.epocroXutzt-ctxh (3ifiXto-9-ipol (Bibliotheque hiéroso-
limitaine), Petersbourg, 1897, vol. III, p. 199.

La description du manuscrit, se trouvant actuellement dans la Bibliothèque du Pa-.
triarcat de Jérusalem, dans A. Papadopoulos-Kerameus, op. cit., vol. III, p. 199-200.

39 1119 Cf. M. Beza, Urm ronvineW la lerusalim (Traces roumaines à Jérusalem),
dans Boabe de grlu IV (1933), p. 325-326; C. C. Giurescu, Istoria Romilnilor (Histoire des
Roumains), vol. 111,2e partie, Bucarest, 1946, p. 1006 et N .Iorga, La miniature roumaine, dans
Les arts mineurs en Roumanie, Bucarest, 1934, vol. I, pl. VII (en couleurs), d'une beauté et
d'une finesse remarquables.

Spyridon Lambros, op. cit., vol. II, p. 279, no. 5505 (1385 monastere d'Iviron),
32 G. M. Ionescu, Istoria Mitropoliei Ungroolahiei (Histoire de la métropolie de la

Hongro-Vlachie), Bucarest, 1906, vol. I, p. 107.
33 Spyridon Latnbros, op. cit., vol. I, p. 126, no. 1408 (140 monastere Simopetra).
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an.e.yrk iv 'Io)&vvou Mixve (3oef36v8a. 3Ev g TS& 7096 IA XTIZIVO; plvt
MarrEq) x' (= 1588) ".

Comme évéque de Buzau, il a écrit et décoré, en 1594, de sa
propre main, un évangéliaire : 'ETEXcual T- 7sccpdv 0s7.ov xcct tepòv
EimyyiXtov sLa xetpk 4.05 -cos TOOLEEV05 xrXi. 6TEX0k into:0(67M MnOlgi01.)
Awns& Tofi Kunpíou 28 Très soigneusement écrit, avec de grandes lettres
espacées, le manuscrit est richement décoré de fines miniatures aux
couleurs chatoyantes et nuancées 3°. Il a été &fit pour le Patriarcat de
Jérusalem.

Plus tard, comme métropolite de Valachie, Lucas continua A, écrire
et A, décorer des manuscrits. En 1616, il a parachevé, un second évangé-
liaire toujours pour le Patriarcat de Jérusalem. Les frontispices, la déco-
ration marginale, les initiales sont dorés ; les portraits des évangélistes, en
couleurs, sont d'une exquise qualité artistique. La décoration des fron-
tispices est florale et zoomorphe; deux, paons et deux cygnes comptent
parmi les représentations les plus réussies de l'art de la miniature rou-
maine. L'o3uvre du métropolite Lucas figure dignement parmi les plus
réussies du genre en Occident et en Orient 30 bis.

Un autre évangéliaire fut écrit par le métropolite en 1624 au frais
du orand trésorier Rizos qui a offert le manuscrit au monastère d'Iviron
du a?Iliont Athos : A?.)TÒ rò 0s7.ov xca Lepòv EipxyyiXtov iypciepl 8tec xEtpdg ip.o5
Tor) Tarcetvo5 0 yxpopaxiag Aouxert To5 Kunp Lou alai gaol) To5 naveuyeveaToíTou
apzovToç Reyoaou PleaTtapíou xupíou Kou met cipapowev ai)Tò et; Tip tlovilv
Taiv 'Hfillpow iv Tc7) clyto)vtí(..cf) 6pet, kv Iwipatç 'roo naveuysveaT&Tou cd.)0evT6g
xuptou 'AXeEcivapot) Poef36v8a, uEo5 ro 5 all0evT6g PecaouXou f3oeß6v8a
iv gTet 7132 dad) è Tijg ivao'cpxou oixovoplaç 1624, tvatxTtvoç (= 1624).

Le manuscrit comporte de nombreuses miniatures et les portraits
des évangélistes. On y trouve aussi des lettrines dorées. La couverture
est en argent doré 31.

En 1624, le métropolite lança une encyclique pastorale, en stigma-
tisant l'immoralité 82.

Il a commencé également à copier un Psautier, qu'il a tout aussi
richement &cord, que ses ceuvre,s précédentes : des majuscules fleu-
ries et des miniatures ; probablement a cause de sa mort, il n'a pas pu
achever cette ceuvre. Elle a été menée à bonne fin par un des ses élèves
tout aussi doué : Tò Trapdv Takrignov iypcicrl ate( xetpòç Aoux& Wyxpo-
fiXaxtag TO5 KuTcpíou xat iTeXec601 plttoi5 'Iax6f3ou cipxcepko4, xat 4.05
iSvToç Tc7.) p.a8.yrrofi einapthwhTcp, XtrreC (=1635)33. Le métropolite
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Lucas est devenu célèbre par son école de calligraphie fondée en
Valachie 34

Lucas n'est pas l'unique Chypriote savant établi dans les Pays
Roumains. En 1625, le Chypriote Hiérothée est higoumène du monastère
Saint Sabbas de Jassy. C'éta it un monastère de moines grecs, déjà A
l'époque de sa reconstruction, A, la place de l'ancien monastère fonde
par le « postelnic » Jean. L'inscription dédicatoire, rédigée en grec, nous
fait savoir que le monastère a été entièrement reconstruit « du temps de
l'hiéromoine higoumène Hiérothée, de la fameuse He de Chypre » 35.

4. PROFESSEURS CHYPRIOTES A L'ACADgMIE DE BUCAREST

Au début du XVIII' siècle, deux professeurs chypriotes enseignaient
A. l'Aeadémie de Bucarest. L'un était le célèbre Marcos Porphyropoulos,
direeteur de l'Académie princière entre 1702-1719 (f). Né A. Chypre,
il a vraisemblablement fait ses études dans Pile. En 1699 il était proba-
blement professeur A, Tirnavo, en Thessalie, oil il enseignait la physique,
d'après le Traité de Corydalée : ernol/v-htLOCTOt eiç 'sec 6x-cio 13L13XEcc -rg
cp.:six4 cbcpoo'ccreu4 'ApLaTo-riXoy; ainsi que nous l'apprenons par une
notice insérée dans un manuscrit athonite 36 De Tirnavo, Porphyropoulos
alla A Constantinople pour parfaire ses études : `EnT&Xocpog 6picliev Wpcciaccç
crociAl. En 1702, il se trouve A, Bucarest oil, après la mort de Sevastos
Kyminitis, il deviendra directeur de l'Académie princière. Le 24 février
1719, il garde encore sa charge. La dernière nouvelle le concernant, que
nous avons réussi A, trouver, est une lettre de 1719. Nous nous demandons
s'il ne trépassa pas peu après cette date. Le testament du savant chypriote
nous est parvenu, mais il s'agit malheureusement d'une copie datant du 16
février 1754, l'an étant surajouté. Le testament est effectivement celui
de Porphyropoulos, tandis que la date de 1754 est fictive ; le testament
étant reproduit, avec d'autres actes, utilisés en tant que modèles. Le tes-
tament d'une femme fait suite A, celui de Prophyropoulos, avec lequel
débute le manuscrit. D'ailleurs, c'est en 1709 que, malade et craignant
sa mort, Prophyropoulos fait savoir au Patriarche qu'il avait rédigé son
testament, tout en le priant de lire, après sa mort, une prière d'absolu-
tion. Constantin Dapontès nous raconte les circonstances de la mort
de Marcos Porphyropoulos. Le Patriarche Gérassime d'Alexandrie avait
prié Constantin Brâncoveanu, prince de Valachie, de lui faire imprimer
trois volumes de ses ceuvres : discours panégiriques et oraisons. Porphy-
ropoulos devait contrôler ces volumes et en aviser. Il paralt que celui-ci
aurait conseillé le prince de ne pas les faires imprimer en affirmant qu'ils
contenaient des passages non conformes aux dogmes orthodoxes. En appre-
nant cela, le Patriarche aurait exclamé : «KtipLE, Ei 410 xcci etnev 6 M4xo;
Call6et,ccv avyxwpellivoç eil, el Si tr,11, cpciyouacc vci cpecrn T6 CST6p.00 'roo» »7.

" N. Iorga, Isioria romdnilor prin cdIdlori, Ile éd. Bucarest, 1928, vol. I, p. 260.
34 A. D. Xenopol, op. cit., vol. VI, p. 30.
36 Spyridon Lambros, Catalogue... vol. II, p. 66, no. 9367 (247 monastère d'Iviron).
" César Dapontés, `Icrropcxk KaTiXoyog (Catalogue historique) dans Const. Erbiceanu,

Cronicari greci care au scris despre romdni in epoca fanariold (Chroniqueurs grees ayant écrit sur
les Roumains A l'époque phanariote). Bucarest, 1888, p. 209.
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" Bibl. de l'Académie Roumaine, ms. gr. 974, ff. 281-281°.
" Un plus grand nombre d'informations sur la vie et Factivité de Marcos Porphy-

ropoulos dans notre livre Les Académles princiCres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Thes-
saloniki, 1974, p. 373-380; cf. aussi Loizos Filippou, Tec éXktivi.xcl yptiu.paTe4 iv Ki.rirro XetTa
-ctv nepEo8ov Tijg Toupxoxparrtag (L'enseignement à Chypre pendant la période de la domina-
tion ottomane), Nicosia, 1930, vol. II, p. 81-83.
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(Mon Dieu, si Marcos dit la vérité, qu'il soit pardonné, sinon que
la gangrène lui détruise la bouche). Mais dans sa lettre de 1709 Porphy-
ropoulos, en disant qu'il avait fait son testament, car il avait peur de
mourir, il faisait part au Patriarche de la maladie dont il souffrait. Comme,
d'après ce que nous savons, la lettre est inédite, nous croyons utile d'en
extraire le passage concernant la maladie du professeur.

Aits7co.rci p.ou, i/icsoc eiç Tòv cipeapaiva p.i sca-riXaßev gva raca.oç xat cpo-
3o5p.ou vec tth cpciyp Tóv ectlapTca6v, xoct. Tún .0-6(votTog napocxccX6
ace; Mc I ..76v xúpiov vec cpopicre-re cLp.ocp6pcov ye( [Li Sta(3ciavre play auncop1-1. 281°

xat vec crrei.XsTe xat cuyzcoprrrixòv cruvogixóv ypectIlia MC) el; Teo)
Panca, 'ro. 'yew ápxcepéce TOE; 1-61.cou, vet Tò 8capckan int Tor) zetcpou /200. Kal
&rt. aioilac vet crra,911 ircip.eXyy* .vec ivepy1.91) 8tcce-hx1 LOU, i7c05 xcipto

6-rav zpeía. M navdcyiac xat 8.sontç aút-71; s?.)zoct "scan/ Xiyo.)
eivrav Tijç 5p.e-ripaq 7C0Cv 1,6-rtyr o TeCreetv64 xat iv anouSatotç
acicxco-roç

Mdcpxoç.
Et il continue : 8iottat vet eircY) TOU TCGCvLepardvrou ecyiou Aapicrariç

vdc nocpccyyeDcn TO5 (1,Lacp Zo.)pC: vec cpipl it.t7cp6; accç Tòv xtip NixoÀdv &cot")
taTpsuaz Thy OcrrouXccv xai To5 einilyrs nclç 67L05 Li:LT(3E01,

-;5-youv arccivo) elq 6 crxiap.a Cuci, plaa Cm?) Tóv rcdvrov iyadcp-ryi Tò 7ce-rt xat
clvoc70oly4). K t etrcó p;. ccv tLicra T-71; cp6aTouXaç 6=0 gnoccrze vec axial

ixeZvo Tó vúzt TOL TpiXEG GX7) 6/21TCOq xoti crriveZa ncliç &sac
cpúcr-rouXa. Tv 70olyhv cinoi3 eivac 4)117copiL vet icc-rpsúcrco, 8iv 4iXet,
vec 7cdcpy) rce-raí. Oi ia.rpot 8iv 111.trcopo5v vec xourcadcf3ouv nor) etvai 4J Tpli.n.ca
ircitSh xat eivat place. Aiyei gva.ç -cou xat 6D,Xoç -rò X0VT6 'roo, oúat
Tc7) nciazovTc. Kai vec Tòv ipo.yr*scre 'rp&) j GX1 xcci nepq &ram) al7Tò
Tip 7tXrdyv f3Vorrei Ti7co-ce óxixod 'i& Tip yvd3p.lv 'roo 7C0Cpcoccac7)
npg,Tov. Kat ecv etvaf. ópicp.14 alç ipoYcilayi xal ixXapmp6Ta.-rov oc*iv-
T7)V TÒV e brogirrov, xca TCCICvLep4yrccrov 'cZycov Ei81q.

'Eyd) ccia.acivol.cac $A TpEt. durò pi. av T; 7anyilç 67i.o5
Ircocaxev NixoÀòç vec crxicrn xipi 'roo. '0 Oeòç Ciro; vec yin)
tXeco;38.

La lettre de Porphyropoulos intéresse aussi l'histoire de la médecine ;
elle nous révèle la manière primitive dont on soignait à cette époque les
malades.

Revenons au testament de Porphyropoulos et précisons que la
date de 1754 ne peut pas étre celle de la mort du savant. Car il est cer-
tain que si un professeur aussi érudit que l'était Porphyropoulos avait
vécu jusqu'en 1754, il aurait certainement laissé des traces d'ordre cul-
ture', des ceuvres datant de cette époque, ou tout au moins des lettres.
Or, il n'en est rien, du moin.s nous n'en avons rien trouvé. Il nous paraft,
donc justifié de maintenir notre opinion jusqu'à preuve du contraire,
notamment que l'activité de l'éminent professeur chypriote de l'Académie
princière de Bucarest s'est déroulée entre 1702-1719 ou à une date proche
de 1719 39.

www.dacoromanica.ro



loosnumul I soup meta 0, 

-Ion rot 5nou9li3L3 ITItC1.01.010X 011Vc VD91 12d9 9 CV17)111I c12.1. 6))170T19/19 20/9T1 

--tOL C/13 701 Anor,t3AorikAr1 TA fig AiD349cl2L 111017.1 70991. zip9d1 6cbTs. chX9goo) vox 
63.bomou tjj, loyyp iws.A3.8,3.2., TA d 3199 VOX 51104d X V )(32m. 5(.? 70D9.2., 1101147)71 

110) X MAL )01 
Cb 

0 d-1.0 (1) 'MX 1)).2.3envoxTxidtvo xworirlTdA. 2o3g.noss TXcolsz MOLD 

TA novox.137,sg1g Awl 00T1 3o2soda12q OAnoapcgoos TA 11.0)12)) CIO d 9c6)01e 110-1, ? 

VOX 7).091, w1D9C31 01.1061())131 ocktoL3D 5odri 51a 00D91.> viD964. (26101. 201L9 
1/410dr1f.1.. /11/.1 A))14C/ (10113y A703T1 v.t.T Szl1skyxx3 701A070D Si 1)91, '201990. 70991 

(1101X 5 ttlf,110Ski. lorvp1129 Ti. 513 4OOT1 7,0710A9 91 Sp AT314nosi13y AosioddfD 3x MIOTIVX A. 513(331 At-m.1)001R TA Fig 'T.139s. no lx 5ki. 57ompodroglo S. 533.29 61., 

pox m991 norl chyr,log .e 9 Ms. 'U.s.r,t7o G.gcpItc1X i. Ano.ochoss TA iol.ottyxx? rhi,270 

70901 V199d1 Md3.1.1 VOX 111011ACCM)01L 11101T1 )7991 )71.0913.4. (2c1))21 nouó ioptcxxx3 
.5,03.1674 5Tyyoss Si.T Fig A93.6. Av. Ano4z x7odlost TA glop9a.lolD9cl). 5o3dX DoA3,3 

noss9 5noA3Timosyncb Sçoi. 533 AoA.dnos.33yr1ost3 xl.o lds.aosi. 12xl1x7in3Ass tbs.SLE '0 
'53731dlorIT 5Tyyo2c 5Ts. (L92 91Anovoxrd2o2t, TA 470991 10199d1 5CIL 1111V 5)71,LV. 

Ski. a.kxi3.01.3x3 5Ts.. 533 nori 5fdos.1),LAA31 5r,tos. vox ri? &CIO 31107.114 Cal fn 
&o,ldnoi..33volloodwia A3 ginp 3Logs.. 2o1D9d1. 5nod9 noliT C10-1. 201d (1.1910110T1 zdo.oi. 

19 OX13 VI 513 40)991> 101990. 5 CO31(93M70111141)).1.911CON Ski,53E0V dVilOO.A. 10 11(.10 MOIR 
ft03L9 5k A990T11430 Ski.3s-nox i.513 ,norl modepAnnal. Aso/. mnori9n i. Dx Tri? 

eoin.odu &rlif Alp, 513 nno93noriktai '7.1 IL '10991 V19 9d1 .R 9 63dki.xnonori (-4r331 

çi. oA.dnoi,331(VIA))631) 71 113 10901 101990. 23d3.0CoIT R (421, 5TX23 5Txlaltd 
coLlnD Si,T nor13 3d3st. IL)TEITig TA 'Aol.dno133volA70d10.0 ti.T1VX 9 T1 f1'. V.091 7)1D9d1 

50 A:13R (701, 5141 V? dracip Av.. 53a (101. 5LCROOILD S.I.14 7ogo3 Tle 5os.A9oo.g. 201 
010121d371 501113X? fimpdrhoy TA 51/...gno1si)Ski. Aksvp.A.T,ig flE1-4113-0.113 1)0131( 

4;10 d VOX V 7C11111)))(k Tx,dtyy? sos.mririspdA ti.ppgnoss.o TA 91 513 5013R !I. .1.11L? 110/113 
norl AomiimAT Acos, Sii.5o1o3ATk 5te.D3u3 ixo..AcoTchori TA Apirl91'pox noszpo 

Atf.Xnrti Alfs, 119917.1 (p, 11(1099R Ao1g3d3r1 cii. Sos.A9Aw.g, (101 11(10111,0dT1))1( iert 
'53.1.q.eb.d 10 gOOT1 51311311AD 5311W) 10 50t1.911T110.8.0193 1101113 M914110 510/111. 110X 

697(ns. qg -x,D91 .e 9 5f,cctrovn3 R 9 Slovi)arup Ski. .5 k 912L? AID 010.010 d 

icalIng 10991 miD9e3.1 9 51,usrstovo.8, Ski. 511.6(3gT 107i 510 C3?).37/11. Ski. .2 
5200D6d9 5aos, g 9 Iphsopp 107'1 i0c1719 Lb,-g 9 iori U.6y3v2 Lb. c20.091 cby3vp iori 

6d3.2,3 (ILL 4)0991 ,g 9 1071 C1)061(3E072 Chi+ 'VD91 VID9c/ pox .g 9 coldnx 3,31.7oss 

10T1 6.2.4,olodt.dos..00vicb ibi. rritt.3cbT 1011321 .50n3r19orl1i.oy1cb1i.nf CiP.TX 7101 Ts. 
'T13nodx3Docl2s 5(03,L A ficTIV 5fil0-1.(p) n? 1119k ckpLUID 11C931cpd.gevr &COI V dvaL vox 
5oA3ric,Los.vq? 'io3.oxamocb (4. MI.c13 pox tbit..9E lq)odasTig5ki.çi. Slod9 Si..t 'card 

5oi,k193n X? 5V 451011470Th? Soi. 5vD),Du 1071 1)91q1c679 flO)1,CV 110)1, ncolop. vox 57o3dwn 
no1nc3x3t13p pox nox91o3.ß. ncrnittt 5(4,907/D32 1101A7i C/X10/1))1L Ski, 11(213d93d3L 

"Ape 5(93D9cb iglonori vox AO 1%3719 0 Ati 127)1c11. 11? 1191 C2 dvsayx? no 5101(pau 

'111.0 Met X1OIR 111.00)1EI °UV 111(.1.1? /11(.1 Tsari ykg Sc'x9 gxqXwdEj 370X 13 ri? ,170Xi. 
ize.o2olos.xig UrITArl. tbiqdllooduolv2 vox Iixnosj ntt.O.yriod? g5opiki,x33t 

57otpD 57cA9dcb Sfs. XIX /1c)y3i.v1 Sorp. 3i.*)33.4.93 '5oArcir,tolou firifpAri A 3s,o3t. 33p 
'07,- nolipArsg, nos, v. 'Angnoxox)sup Aus3D9psdy1s. 5:13michmss 

57os. yox 5oA3r19X3s.AT .1e:Jszp 11C9.217110e M03. 1 VOX 5Itu.n362.3oy 

5ogpds. 5x11.32 Ski.5oidscr,im 9 5oxch,sw 5loyfxmogig Sos.DiX (;) fy? 9 ,La, 9LG 'D 

'tf.Xti..e)71V 

.oureumog opm9peavd op onbátpowpg ref op 909 °ea pia 
snutuioj sáadre,p nuoploa uos aollqnd uo,p emu suoSoia snou 'pu r lso 

sornodoiSqdioa op quournqsol ai suoNes snou onb sáidv,p ounuoo 

blVII073P-ONVIlIV3IVIra VIARTIPLILY 00q 

www.dacoromanica.ro



9 RELATIONS ROMIANO-CRYPRDOTES 501

wyrrag v-fig 8ca9.11xlq FLOU aiyr% xat xoc.91)Xtxok 'ixoxupiou4 v acaxoPep-
WMtn Tá ypacpótLeva, xacak Tok ce6rcian 6 ask, T6V 7COCVLEpWTCCTOV 1.1.11-po-
7COXETVO 6 8., Tòv eirre ViCrTtXTOV atpxorrec 6 8. )(Mt T6V 6 a., otrtveq gXOUCIFIV a. 379
naplitkoii fl3ELOCV MCI goucriav vat StaxuflepvIlaouv T4p, isepcouerEav [LOU MET& .4p,0

8cciTaEiv p.m) 7CCCp'oú8evòç IpAtoa&Nievoc clurrevoik xai Eivou. "OaTcq 81 7cXe-
ovgio,c xccxicf vi.xe.y.evoq met a-E610 Cp0f306[LEVOg TOX111101 etva-rpitinct. Tifiv
18c6xecplav LOU/ Kai C6TonpoccEps.rov TCC6T7)V BELtailX1V, 644 i.c.e.rapaXXEZv

=Mina ECM!, "riv ivipyecav ec&rijq, 6noZoq av all, 6 TOLOtiT04, CrtrryEV4K
Ivoç,lepcoRivoq, j Xatx6q, 66poc 7.6v .9s6v 7coX1p.cov xcei. Tok cicytouç c'eryiXoug

ÓLVTITOLTTOIAV 004 CCZITto: eC7C0 Xecr,k ET) T6 [IV/ 1.1.6aUVOV 006T05 [1,ET' XOU xact
p.4) Ef.Spoc gXec4 kv 1 cpoßegc iwipa xpicrewg. "04ev xai Eiç 87p,conoilacv
.771g iaxcí'r% ROO yv(L1g ^,:atírn4 gX0C11.0C )(Ca Till! nacpdiaciv 1.1.01.) 8LCE94JXY)V

civoucp1Mal xal 18601 eig xdpag Tcliv 17cc.rp6mov [Lou crupcoadiv-rag Tee Ziarcpa
67ro5 186pcca T6C7CC, dad) Tet Imam gxco troty.o:r6crx. 'Exca xoci zic 1-6 8. T6Tat

6RoXoyiav xal ivixecpa ò xai -r6, xai CE7Cò CaTà vac yivouv gEogoc Tr44 eTicv.7);
[Lou xcet 1.tvlp6auv6v !Lou. Kai 'rail= i.ìv iyao 184 xecpi cotiaúTonpoacpiTcp
yvd.y.?) gypack xai Itinkypatl,a, 6 81 iv Tptecgcvop.cvoç.aeóç y1voc.r6 Roc
ascaç C61V11. xeci 8.6cvaTov 'E'rog [1.1v, 1754 (I' ano5e est mentionnée
supra), (Peopouaptou 16, iv BouxoupsaTicp.

L'absence du nom des héritiers on utilise le mot 6 8(etvcc) (un
tel) ainsi que celle du quantum des sommes léguées il est dit par-
tout T6ace (tant) s'explique par le fait qu'il ne s'agit que d'un modèle
de testament. On agit de la même manière avec les exécuteurs testamen-
taires car on ne dit que tel métropolite, tel bolard. Si le nom du métro-
polite était mentionné, il nous aurait aidé à5 connaitre la date du testa-
ment, soit 1709, soit une autre date. Sans insister sur les sormnes /éguées

sa famille et aux églises, à la Sainte Montagne ou au Mont Sinai, pour
qu'on dise des prières pour la rédemption de sea péchés, arrétons-nous
sur quelques aspects culturels et d'assistance sociale qui préoccupaient
l'éminent professeur. Il prévoit dans son testament que si une scsur ou
un frère disparaitraient avant lui, les somm.es qui leurs étaient léguées
soient accordées A, un neveu qui désirerait étudier à l'étranger. Une somme
était destinée au « tronc » des fourreurs de Constantinople. Or, il est connu
que les fourreurs de la capitale de l'Empire ottoman ont grandernent con-
tribué, à cette époque dramatique, à aider les malheureux, ainsi que les
écoles, contribuant ainsi A la renaissance culturelle des Grecs.

Porphyropoulos a également légué une somme pour les condamnés
la prison pour dettes. Inexplicablement, un legs était destiné aux con-

fréries de Pile de Chios, et non à celles de Chypre, afin de faire dire chaque
Samedi une messe pour le repos de son ame. Une autre somme devait aller
aussi aux hôpitaux de Chios et non à ceux de Chypre. Enfin, une autre,
qui parait importante, devait être déposée en lieu stir ; de son revenu les
exécuteurs testamentaires devaient payer un professeur pour qu'un cer-.
tain nombre d'enfants pauvres puissent étudier pendant douze ans et
aussi pourvoir à leur entretien. Ce terme accompli, un autre groupe d'en-
fants devait étre aidé, et ainsi de suite.

Son testament prouve que, à force de faire des économies et de
vivre une vie modeste, Porphyropoulos avait réussi à amasser une petite
fortune le long de sa carrière de professeur à Bucarest.
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Bibl. de l'Acad. Roum., Doss. DCLXXXVI/57 et Ariadna Camariano-Cioran, Les
Academies... p. 155, 380, 381 et note 89.

42 Archives de l'Etat de Bucarest, ms. 73, p. 49-51, v. aussi Ariadna Camariano-Cio-
ran, Les Acadernies... p. 63 et 493.

42 Sur les membres de la famine Tzigalas, v. E. Legrand, Bibliographie hellintgue...
du XVIIe siécle, Paris, 1895, vol. III, p.312-342; Loizos Filippou, op. cit., vol. II, p. 72-80.

" Loizos Filippou, op. cit., p. 73-78.
" Le titre intégral du Chronographe et sa description dans E. Legrand, Bibliographie

hellinigue... du XVIle siècle, vol. I, p. 355-356.
48 D. Russo, Studii istorice greco-romeme... p. 90.
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Un autre professeur chypriote, vraisemblablement invité par Por-
phypropoulos, a professé à l'Académie princière de Bucarest. Il s'agit
d'un certain Georges de Chypre qui, en 1710, tenait un cours sur les sen-
tences de l'écrivain latin Caton 41

En 1812, les bolards proposaient au prince, par un mémoire, la,
nomination h l'Académie princière de Bucarest, entre autres, d'un Dé-
mètre de Chypre, pour enseigner la langue frangaise 42.

5. EUVRES DE SAVANTS CHYPRIOTES DANS LES PAYS ROUMAINS

Les oeuvres des Tzigalas : Mathieu et Hilarion, ont été largement
répandues dans les Pays Roumains. Mathieu Tzigalas était prétre et
protonotaire de l'évéché de Chypre ; en 1630 il devint prétre de la paroisse
grecque de Venise. C'est alors que ses fils ont étudié au Collège Saint
Athanase de Rome et après à l'Université de Padoue. Jean Tzigalas s'est
distingué comme professeur de philosophie. Démètre Tzigalas était mé-
decin h Constantinople et Hilarion Tzigalas fut d'abord prof esseur au
célèbre Collège de Cottunios à Padoue et plus tard archevéque de Chypre43.

Mathieu Tzigalas, père de ces savants, a été l'auteur de plusieurs
oeuvres religieuses 44, mais en ce qui concerne les relations roumano-chy-
priotes, c'est uniquement son travail historique qui intéresse. L'original
grec du Chronographe : Eúvo cin.4 45, largement répandu dans les Pays
Roumains, a été beaucoup lu ; traduite en langue roumaine, cette oeuvre
devenait une source pour les Chronographes roumains ainsi que pour
d'autres ceuvres du domaine littéraire.

Le pr Démosthène Russo a établi, h, grande peine, le fait que le
Chronographe de Tzigalas qui n'a pas été publié en 1637, comme
est mentionné dans le titre mais bien en 1650 se trouve à l'origine
de quelques Chronographes roumains ". Il y a des types de Chronographes
roumains traduits d'après Tzigalas, d'autres d'après Dorothée de Monem-
vasie, mais la plupart sont une:contamination des Chronographesde Tzigalas
et de Dorothée. Les nombreux manuscrits des Chronographes dits «Danovici»
ne sont qu'une contamination d'après ceux de Tzigalas et de Dorothée.
Les historiens roumains et ceux de l'Occident, qui ont essayé d'établir
les sources des Chronographes roumains, ont tiré la conclusion qu'on avait
utilisé les Chronographes de Dorothée. N'ayant pas h leur disposition le
Chronographe de Tzigalas, ils ont supposé que les parties qui ne correspon-
daient pas au Chronographe de Dorothée étaient de provenance slave.
C'est Démosthène Russo qui a prouvé que ces parties supposées étre de
provenance slave ont eu comme source le Chronographe du Chypriote

www.dacoromanica.ro



41 D. Russo, op. cit., p. 92-93.
" Des détails sur le rdle du Chronographe de Tzigalas dans la littérature roumaine, dans

D. Russo, op. cit., p. 87-100, où l'on trouve aussi de nombreuses contributions originales sur
les relations entre les Chronographes de Dorothée et de Tzigalas d'une part et les Chronographes
roumains, de l'autre; cf. aussi N. Cartojan, Legendele Troadei In literatura veche romdneascd
(Les légendes de la Troade dans la littérature roumaine ancienne), Bucarest, 1925 (dans Analele
Acad. Rom. Sect. litt, Me série, tome III, mémoire 3); Iulian StefAnescu, Legende despre
Sf. Constantin in literatura romaneascd (Légendes sur Saint Constantin dans la littérature
roumaine), dans Revista istoricti romAnA o, I (1931), p. 265; ibid., Cronografele románe01:
TipulDanovici (Les Chronographes roumains : Type Danovici), Ire partie, dans o Revista istoricd
românÙ s, tome IX (1939), p. 119, 125, 128.

41 Lozos Filippou, op. cit., vol. I, p. 43-66.
6° Cf. E. Legrand, op. cit., vol. III, p. 332-338 et Lolzos Filippou, op. cit., vol. I,

p. 62-66. .

11 RELA.TIONS ROIMIANO4OHYTPRIOTMS 503

Tzigalas. t Ces savants, dit Russo, n'ont pas tenu compte du Chronographe
de Tzigalas ; la version roumaine de la légende de la Troade n'en est qu'une
fidèle traduction. Et ainsi viennent s'annuler toutes les suppositions et
les explications, plus ou moins ingénieuses de Gaster, Praechter et Istrin.
Omissions, erreurs et amplifications que Praechter constate et qu'il
s'efforce d'expliquer soit en admettant l'existence d'un intermédiaire slave,
soit en utilisant a la fois Dorothée et Cedren se trouvent bel et bien
dans l'authentique prototype grec, dans le Chronographs de Tzigalas » 47.
D. Russo a également démontré qu'un certain nombre de légendes apo-
cryphes byzantines, très appréciées et beaucoup lues par les Roumains
ainsi que le prouvent les nombreux manuscrits les y insérant se sont
intégrées dans la littérature roumaine grace 5, la traduction des Chronographes.
C'est ainsi que la légende de la Troade, celle sur Constantin le Grand,
sur la fondation de Constantinople, la mystérieuse prédiction de Constantin
le Grand sur la chute de Constantinople, la prosopographie de la Vierge,
la rencontre de la Sybille avec Salomon, la querelle entre le Juif Zamvri
et Sylvestre, le pape de Rome, /a légende d'Eudoxie, etc., se sont intégrées
dans la littérature roumaine grace a la traduction en langue roumaine
des Chronographes de Tzigalas et de Dorothée. Détachés des Chronographes,
elles ont circulé en tant qu'ceuvres littéraires indépendantes.

Un exemplaire du Chronographe de Tzigalas a appartenu au métro-
polite de Moldavie, Dosoftei, qui a emprunté de nombreuses légendes
canoniques ou apocryphes de l'o3uvre de Tzigalas pour La Vie des Saints.

Voila done que le Chronographs du Chypriote Mathieu Tzigalas se
trouve avoir joué un rôle dans la réclaction des Chronographes roumains.
Apprécié par les intellectuels roumains qui parlaient et lisaient le grec,
il a été traduit, interprété et on en a tiré de nombreuses légendes qui se
sont répandues comme ceuvres indépendantes 48

Hilarion Tzigalas, fils de l'auteur du Chronograph,e, a étudié, comme
ses frères, au Collège Saint Athanase de Rome et puis A, l'Université de
Padoue. Après avoir achevé ses études, il a conduit, pendant trois ans,
le Collège de Cottunios (1657-1660). Il démissiona en 1660 et visita de
nombreuses villes, dont Constantinople ; il y fonda plusieurs écoles. C'est
a la méme époque (1670-1671) qu'il visita Bucarest, d'où il partit A,
Jérusalem et enfin, en 1674, il fut élu archevéque de Chypre 48.

Hilarion Tzigalas est l'auteur de nombreux écrits 50; nous ne nous
arréterons toutefois que sur ceux ayant été connus dans les Pays
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51 Const. LItzica, Catalogul manuscriptelor greceN din Biblioteca Academiei Romdne
(Le catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine), Bucarest.
1909, p. 70, no. 125 (486), p. 103-104, no. 212 (544) et p. 334, no. 631 (85).

55 Const. Litzica, op. cit., p. 325, no. 624 (493) 14.
53 Const. Litzica, op. cit., p. 326 no. 624 (493) 23. La mgme eeuvre aussi à la p. 406,

no. 674 (184), 14 et p. 481 no. 529 (538) 4.
1 64 Bibl. de l'Académie, ms. gr. 184, ff. 247-255.

56 Cl. Const. Litzica, op. cit., ms. 224 (37), p. 111-112.
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Roumains et qui se trouvent en manuscrit à la Bibliothèque
l'Académie Roumaine.

Sa Grammaire, utilisée comme manuel par les professeurs des Aca-
démies princières, nous est parvenue en trois exemplaires : mss. gr. 85,
486 et 544. CH ypccp.wenxi) intaT4.1. . (La Science de la Grammaire,
e'est-à-dire des principes de grammaire très complète par la méthode
dialectique et destinée A, la discussion de l'art dialectique et pratique de
Hilarion Tzigalas de Chypre, Professeur de littérature religieuse et prédi-
cat eur) 51.

Dans les mss. gr. 493/14 et 23 de l'Académie Roumaine, nous trou-
vons: To5 p.axotpuotecroo xcelaocpwrecrou Cepxceniax6nouKtiorpou xyptou'IMpicovog
Kr.yeatx... (Du bienheureux et sage archevéque deChypre, sieur Hilarion
Tzigalas grand théologien de la grande église du Christ, sur les fêtes
de Pftques et sur les cycles du soleil et de la lune et sur le cours de
rannée, les mois supplémentaires, les années bissextiles et d'autres les
concernant) 52.

Une autre ceuvre du Chypriote Hilarion Tzigalas connue dans les
Pays Roumains est : 'Ex rvI:1 TO5 ticcKOLpLarráT01.) tip XLETCGO1C67C011 Kínrpou
xupíou 3IXapícovog KuyecXoc ecaTpovotax6iv XLCT lltoXERca.xok. Ilspi tscpcdpag
(De l'astronomie d'après Ptolémée du bienheureux archevéque de Chypre,
sieur Hilarion Tzigalas. Sur la sphCre. En hexamètres) 63.

Une autre de ses ceuvres est toujours en vers. XpovoXoyfa Tclv imrac
cr16v6ov (Chronologie des sept siècles). L'auteur s'occupe de la chrono-
logie de l'Ancien et du Nouveau Testament, des livres de hagiographie,
des faits mémorables, des rois, juges, prophètes, archevéques, apôtres,
patriarches, peuples, professeurs et élèves, des conciles, etc.) ".

Les manuscrits de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine, qui
contiennent les ceuvres de Hilarion Tzigalas, sont inconnus A, E. Legrand
et Loizos Philippou, auxquels nous devons la liste des ceuvres du savant
chypriote.

Une autre ceuvre due à un Chypriote et connue dans les Pays Rou-
mains, se trouvant à l'Académie Roumaine est un poème en vers sur la
guerre crétoise : &paw) óvottglifievov .ky,ouv tan Tv Toupx6ív
tte-rec TO5 simefiecrccis-ou xaci ixXap.npo-dc-rou p.sycaou cdp&evròg xca 7C pcv-rCfacou
-cijç XOCR7rpOT&TYK Bevertocç. laTopoceiv 7L0 EIWOL 41.p.E"Cp0V (207 cp6XL:c) 55

(Livre qui s'appelle lutte, notamment la guerre des Turcs avec rillustre
grand seigneur et prince de rillustre Venise CEuvre historique en vers
(207 folios). A été &rite au mois d'aoilt 1655 par rarchimandrite Joachim
chancelier (Katy TE tip)10.
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" La communication du pr Kriaras a été publiée dans Kpyrst.xic Xpovtxtis 15-16
(1961-1962) Ilenpaypivcc Toil A' Ats8voiiç KpiroXoymoil Euve8pEou (Travaux du I" Congrès
International d'Etudes Crétoises), vol. II, p. 399-405. Je remercie le pr ¡Criaras d'avoir
eu Pamabilité de m'envoyer la photocopie du texte de sa communication.

87 A. Papadopoulos-Kerameus, lepocroXul.u.nxii .. , vol. IV, p. 40, no. 27. .
. " De l'expression 7TOXILL&V Rou (mes cheveux blancs) il résulte qu'au moment oh

il écrivait son poème, l'archimandrite Joachim était déjh trés Agé.

f. 188
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Le pr grec E. Kriaras a donné une brève description de ce poème
au premier Congrès d'Atudes Crétoises". Il a l'intention d'en publier le
texte inédit intégral, d'après le manuscrit de Bucarest, l'unique exemplaire
connu jusqu'à présent.

Nous croyons pouvoir identifier l'auteur du poème sur la guerre
crétoise avec Parchimandrite Joachim, lequel K6nptoç &» .0) yivog xoct
!Lao; Ti "N ' AroTacptxij ç 'ASeXcp6T7ITO; (d'origine chypriote et membre de la
confrérie du Saint Sépulcre), a &lit en 1674, le 22 Septembre, une
oeuvre dans la ville de Dristra, notamment des Florilèges de la Bible
et des ceuvres des Pères de PRglise 57.

Notre conviction que l'auteur des Florilèges est en méme temps
Pauteur du poème sur la guerre crétoise est fond& sur le fait que l'auteur
méme avoue Pavoir écrit quand il se trouvait près du Danube, peut-être
toujours h, Dristra, et pas 1 Crète.

'Ma g cbccofig 'ree gzco p.a8.11.tiva
xcei ek 05T4) Tò xaTÓCCITLX0V 7C&VTGC WX0C, XCLOMVCC,
[La Ili yv6crecoq sod &mo; gaTpcocroc 861 ypotv.p.ivoc II
ALOCTt Ek 7CC4perro6vac <nap& Tdv Ao6vccf3tv> sópilaxovizouv xoeL iperrouv
Uvovq, iwro7tíou4, &TCOCVTCLq (3=6 rcepEaaoug Ter7C01.K.

(J'ai tout appris par oul-dire et les ai mentionnés dans ce carnet.
Je n'ai pas tout vu de mes propres yeux, ni les faits isolés, je les ai &fits
par oui-dire car je me trouvais près du Danube. Je posais des questions aux
étrangers, A, la population locale, h tous ceux provenant de plusieurs
endroits). C'est ainsi que s'explique la présence de Pceuvre du Chypriote
it la Bibliothèque de l'Académie Roumaine.

Nonobstant du fait que le thème de Parchimandrite Joachim était
la guerre crétoise, ainsi que l'indique le titre même, Pauteur n'oublie pas
sa patrie, Chypre, où il est né ; il insère dans son poème un chapitre
(f. 191-197") où il décrit ses souffrances et ses beautés.

C'est avec une profonde tristesse que l'auteur décrit l'état déplo-
rable, la décadence des monastères et des églises, les persécutions aux-
quelles étaient soumis les moines et tout le peuple du Chypre de la part
des maitres étrangers. Par contraste, il décrit la beauté et les richesses
d'antan de l'ile. L'auteur avoue que Pintensité de sa souffrance est telle
qu'il a envie d'arracher ses cheveux blancs (f. 194) 58.

L'auteur du poème, bien informé sur les faits historiques, connais-
sait toutefois mal /e grec, son texte est farqi de mots turcs, de fautes
d'ortographe et de syntaxe ; mais il s'exprime avec ardeur et une peine
profonde pour les souffrances de sa patrie.

D'ailleurs c'est lui-même qui avoue (f. 204") son incompétence 4
écrire correctement car, dit-il, il n'a étudié ni Homère ni Aristote.

Passons en revue encore quelques ceuvres mineures dues aux Chy-
priotes et qui ont eu audience dans les Pays Roumains. Un discours de
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l'archevéque de Chypre, Arcadius 66, pour le grand martyr Georges, quel-
ques chants religieux de Macaire de Chypre, se trouvent, ainsi que d'au-
ti es, dans un manuscrit rédigé 1 Bucarest en 1799 6°.

Le ms. gr. 65 de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine (f. 1") com-
prend deux poésies, la f. 2" deux autres, dues au hiérodiacre Jacob de Chypre.

Le ms. roum. 1369, f. 130-170y de la Bibliothèque de l'Académie
Roumaine comprend la traduction en roumain de La Vie et la fin de notre
saint Père Epiphane arehevéque de la cite de Constande de Chypre,
brillant en l'an 350 ap. J. Ch., &rite par ses disciples Jean et Polive.

Le manuscrit qui comprend la vie de Parhevéque de Chypre est
un florilége écrit en 1807. Cette traduction est la preuve que La Vie
de Parchevéque a circulé dans les Pays Roumains, en grec et en version
roumaine, traduite du grec.

6. AIDES DES PAYS ROUMAINS AUX MONASTÈRES DE CHYPRE

Un autre aspect des relations roumano-chypriotes est l'aide que
les Pays Roumains ont accordée aux monastères chypriotes Kykkou et
Mahaira au. XVIII' siècle et au commencement du XIX'. L'aide la plus
ancienne parait étre due à la Moldavie. Un manuscrit autographe du pa-
triarche Sylvestre d'Antioche, écrit entre 1724 et 1740, contient une lettre
de remerciement de la part du patriarche, adressée h Grégoire Ghica
prince de Moldavie, pour l'aide de 50 piastres au bénéfice du monastére
Kykkou de Chypre ". Nous ne pouvons pas préciser la date de cette aide,
en tout cas elle doit avoir eu lieu pendant l'un des trois règnes de Grégoire
Ghica en Moldavie, jusqu'en 1740. Malheureusement, l'acte de donation
du prince de Moldavie a péri dans l'incendie qui a détruit le monastère 62

En 1748, Constantin Mavrocordato, prince de Moldavie, a émis lui
aussi un acte de donation au bénéfice du méme monastère Kykkou, re-
présentant un revenu annuel de 50 piastres provenant des douanes
princières 6 3.

Les successeurs de Constantin Mavrocordato, Constantin Racovitza
(1749-1753) et Mathieu Ghica (1753-1756) confirmeront, le premier en
1750 et le second en 1754, le revenu annuel de 50 piastres offerts par leur
prédécesseur 64.

Le mérne prince Grégoire Ghica, qui avait accordé, en tant que prince
de Moldavie, l'aide de 50 piastres au monastère de Kykkou, lui accorde,
comme prince de Valachie, un méme revenu annuel provenant des salines

" Const. Litzica, op. cit., p. 494, no. 743 (201) 10.
gl° Op. cit., p. 214 no. 422 (33).
61 A. Papadopoulos-Kerameus, op. cit., vol. I, p. 212, no. 124, 46; cf. aussi Vasile

Radu, Mdndstirea Sf. Sptridon si patriarhul Silvestro al Antiohiei (Le monastère Saint Spyridon
et le patriarche Sylvestre d'Antioche), dans Revista istoricAromAnA *, vol. 111 (1933), p. 27-28.

82 Marcu Beza, Bibliolect nulndstiresti in Palestina, Cipru si Muntele Sinai (Bibliothèques
de monastères en Palestine, A Chypre et au Mont Sinai), dans e Anal. Acad. Rom., s, sect. litt.,
Me série, tome VI (1932-1934), p. 210.

63 Gheorghe Cioran, ExicreK TiLv Poup.tzvt.x6v 'llyzi.wvt.ülv Is* -vet xurcptaxtic vovourrivice
K6xxou wet Maxcapre (Relations des Principautés Roumaines avec les monastères chypriotes
Kykkou et Mahaira), Athènes, 1939, p. 5 (Extrait de Byzantinisch Neugriechische Jahrbii-
cher *, Dreizehnter Band, Heft 2-4 (1937).

64 Les documents des princes roumains Constantin Racovitza et Mathieu Ghica sont
publiés dans IIcpt.yptzqn) fi¡g Lepaiç p.ovilç 'roo Kímxou (Description du saint monastère de
Kykkou), éd. de 1819, p. 106-110.
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65 Le document du prince Gregoire Ghica est publié dans Ileptypeccp-6 ... éd. de 1751,
p. 68-71 et dans l'éd. de 1819, p. 104-105, reproduit dans Marcu Beza, Biblioteci mdasti-
re$ti... p. 210-211.

" V. A. Urechia, Istoria romdnilor, Bucarest, 1894, vol. VII, p. 336.
67 Gheorghe Cioran, op. cit., p. 9-10.
66 Marcu Beza, Urme romdnefli. .. p. 68.
66 Le document du prince de Moldavie, Michel Soutzou, se trouve dans le registre du

monastere; il a été publie i plusieurs reprise. Cf. par exemple, Simos Menardos, 'H iv Kikcpcp
Ispck !low)) TT); Ilicvalictç Toi.") McexcetpEi (Le saint monastere de la Sainte Vierge Mahaira de
Chypre) dans (DaoXoyock ExIXXoyoç ilapvccook 'Enernplg, vol. X, He série (1914),
p. 158-159, reproduit par N. Iorga, dans e Revista istoria is, XIX (1933), p. 14-15 et par
Marcu Beza, Urme romdne?ti... p. 212-213.

7° Simos Menardos, op. cit., p. 142.
71 Georges Frangudis, Kunpk, Athènes, 1890, p. 386. Kyprianos, cultivé et énergique,

s'est distingué dans sa patrie. Il a été élu archeveque de Chypre et a beaucoup contribué au
développement culturel du peuple chypriote par la fondation de la célèbre école, en 1812,
is Nicosie. Cette école est l'oeuvre la plus utile de toute l'activité du grand hiérarque qui en 1821
est mort pour sa patrie; il a été pendu, ainsi que le patriarche cecuménique. Cf. Hrisostomos
Papadopoulos, archeveque d'Athenes, '0 levol.uiprug 'Amenfaxonoç KunpLccv6; (L'archeveque
Kyprianos, martyr pour sa nation), dans la revue a OeoXoyks*, VII (1929), p. 10-20. Sur 'Woks
fondée par Kyprianos, cf. Lofzos Filippou, Tec Daspnxec yp4sticcItc ...vol. I. p. 158-159.
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princières. Le document date de 1749. C'est l'higoumène du monastère Saint
Spyridon de Bucarest qui a été chargé du soin de l'expédition des sommes88.

Alexandre Ypsilanti, prince de Valachie, confirme, le 12 juillet
1797, la subvention de 1749 de Ghica, en y ajoutant 150 piastres supplé-
mentaires, le total de la somme remontant ainsi 4, 200 piastres annuelle-
ment ".

Un autre monastère chypriote qui a bénéficié de l'aide des Pays
Roumains, surtout de la Moldavie, est le monastère de Mahaira (Mccxcapig).

Joannice, higoumène de ce monastère, l'ayant remis 4 neuf, avait
envoyé des moines dans différents endroits, afin d'obtenir les sommes
dont il avait besoin. En 1784 arrivaient en Moldavie, dans ce but, l'archi-
mandrite Cha,ralampos et le diacre Kyprianos. C'est 4 cette occasion
que Kyprianos a connu Michel Soutzou, prince de Moldavie. Appréciant les
qualités du diacre chypriote, le prince disposa de l'ordonner prétre de
l'église princière. C'est en suivant les cours de l'Acadénaie princière de
Jassy que Kyprianos a réussi b. parfaire ses études. En 1794, Phigoumène
du monastère chypriote de Mahaira a envoyé deux autres moines pour
demander de l'aide afin de pouvoir payer les dettes du monastère. Ils
étaient munis d'une lettre par laquelle Phigoumène s'adressait aux
princes des Pays Roumains, aux métropolites, aux archevéques, aux
évèques, aux professeurs, aux hiérodiacres et aux moines 67. L'higoumène
s'adressait done aux différents groupes sociaux des Pays Roumains, en
les priant d'offrir leur aide au monastère de 1VIahaira 68.

Par le document du 13 Février 1795, Michel Soutzou, alors prince
de Moldavie, accorde au monastère un revenu annuel de 100 lei, dont
50 provenant des salines princières et 50 des douanes 6 9.

Kyprianos est resté en Moldavie jusqu'en 1802. Il est revenu dans
sa patrie après une absence de 18 ans, portant, 4, ce qu'il parait, une impor-
tante aide pécuniaire, car le monastère a été délivré de ses lourdes dettes
(8uaßcia.rouvra xpil)76. C'est 4 la méme occasion que Charalampos et
Kyprianos ont porté au monastère des objets de valeur et des pièces d'art
somptuaire 71. C'est alors que le prince de Moldavie, Michel Soutzou,
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72 Bibl, de l'Academie Rouniaine, dos. DXCVI/214 et Georges Frangudis, lion*,
p. 386. Outre le portrait du prince, les deux Chypriotes : Charalampos et Kyprianos ont porté
aussi leurs portraits i l'huile faits en Moldavie. Le portrait de Kyprianos a été reproduit dans
les travaux le concernant, par ex., LoIzos Filippou, op. cit., vol. I, p. 158; Simos Menardos,
op. cit., pl. III, Marcu Beza, Urme romdnefti..., p. 64. Les deux envoyés du monastère de
Mahaira en Moldavie ont apporté aussi d'autres objets d'art; cf. Marcu Beza, op. cit.,
p. 64-65 et 68-69.

73 Marcu Beza, Urme..., p. 68.
74 Georges Frangudis, Kunpk, Athénes, 1890, p. 386.
" Loizos Filippou, op. cit., p. 114-115; Hrlsostomos Papadopoulos, 'El ixxXvitcc ..rijç

Kikrpou (L'église de Chypre...), p. 78, où il est dit que l'Acole du monastère Kykkou
Jonctionnait déjà vers la moitié du XVIIIe siècle.

" La liste des éléves de l'Académie de Jassy, que nous avons Atablie dans notre llvr e
Les Académies princitres de Bucarest et de Jassy doit dtre complétée avec le nom de Kyprianos
de Chypre.
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a envoyé son portrait avec la mention &rite A, l'encre rouge: Aoctorpoii
),cg.t.npic niAst eixWv -hyelmívog MtxocilÀ Ecofrraou 44 Accirn* ALk y6vog,
1796 72.

Parmi les dons, il y avait aussi 16 manuscrits de musique, dont
l'un porte A, la fin la signature en grec : appartenant A, Démètre, prétre,
relieur de /ivres, 1797. Deux autres ont été écrits par le prétre Balassios.

Une boite A, reliques en nacre, une autre en or, une Cr0iX entourée
de pieffes précieuses au centre et tout autour, en marge, l'inscription :
t Ceci a été fait avec la dépense de Charalampos, archimandrite de Mahaira,
1795, Mai 30, Jassy ». Un magnifique épitaphios porte l'inscription « Pro-
priété de Charalampos, archimandrite, 1792 » 73.

Dans son excellent livre, Urnze romcinepti in rdsdritul ortodox (Traces
roumaines dans l'Orient orthodoxe), Marcu Beza a fait reproduire :
le sceau du monastère de Mahaira (p. 62), les portraits de Kyprianos et
de Charalampos (p. 64), l'épitaphios brodé A Jassy, en 1792, deux pages
de deux manuscrits de musique &rites dans les Pays Roumains (p. 66),
la boite A, reliques en nacre et celle en or (p. 68 et 69). Il est étonnant que
Marcu Beza ne reproduit pas le portrait de Michel Soutzou, qui, d'après
la description de Georges Frangudis, parait étre exceptionnellement
majestueux 74.

Ce qui précède prouve la richesse et la diversité des relations commer-
ciales et culturelles roumano-chypriotes. Des savants chypriotes, comme
Lucas, évéque et puis métropolite de Valachie, des professeurs de la taille
d'un Marcos Porphyropoulos y ont été très actifs. Des oeuvres de savants
chypriotes ont eu audience dans les Pays Rournains lesquels en échange,
ont accordé, avec une générosité bien connue, des aides aux monastères
-chypriotes de Kykkou et de Mahaira. Ces contributions n'ont pas aidé
seulement au relèvement des monastères, mais ont soutenu la vie cul-
turelle, la renaissance culturelle grecque et cela d'autant plus que dans
le cadre de ces deux monastères fonctionnaient aussi des écoles 73.

L'archevéque Kyprianos de Chypre, qui a mis les bases de l'école
de Nicosie, a parachevé ses études Ai l'Académie de Jassy 76 et, peut-étre
qu'elle lui a servi de modèle pour l'organisation de l'école grecque de
Nico sie.
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QUELQUES DOCUMENTS MILITAIRES AUTRICHIENS RELATIFS
A LA FONDATION DE LA TYPOGRAPHIE GRECQUE DE IASSY

(1812)

ELENA SIUPIUR

Le troisième volume de la Bibliographie roumaine aneienne I men-
tionne dix-neufs livres et quatre feuilles volantes hétairistes, en langue
grecque, imprimes A Iassy dans l'intervalle des années 1813 1821 par
a la typographie grecque ». Il s'agit d'écrits de caractère religieux et laIque,
ces derniers plus nombreux (manuels d'histoire, de philosophie, de com-
merce ; proclamations révolutionnaires ; littérature) 2. Inutile de revenir
sur Pactivité culturelle, si bien connue, de la diaspora grecque dans les
pays roumains. La Moldavie hébergeant l'un des centres les plus actifs
de la culture grecque d'émigration, on peut affirmer sans risque d'erreur
que l'impression des byres grecs bénéficiait là de conditions excellentes.
Dep.. au XVII' siècle il y avait une presse avec des caractères grecs qui
fonctionna de 1681 à 1698 au couvent de Cetatuia, à Iassy 3. Après
cette date, le livre grec sera imprime, par l'Imprimerie de la Métropolie
de Moldavie, avec l'accord, le concours et la protection des prélats rou-
mains. Dès le début du XIX' siècle, la colonie grecque de Moldavie en-
treprend, avec l'aide des colonies grecques d'ailleurs, de préparer la fon-
dation d'une imprimerie grecque à Iassy, afin de fournir au centre poli-
tique du mouvement de libération les moyens nécessaires à l'impression
des livres grecs. De longs préparatifs et maintes difficultés ont fini par
aboutir en 1812, de sorte qu'en 1813, Emmanuel Vernardos, « créa-
teur, membre actif et curateum de cette typographie » 4 pouvait donner
Ja liste des personnes qui, « aimant le livre et leur pays, ont contribué
à, la récente fondation d'une imprirnerie grecque i Iassy »5. Vernardos
profitait de l'occasion pour inviter ses compatriotes A s'inscrire sur les
listes de souscription lancées au profit des livres a paraitre en 1814.

Les circonstances de la fondation de cette imprimerie, de méme
que l'année où l'événement a eu lieu ont prêté A maintes disputes 4. D'une

2 Ion Bianu, Nerva Hodoq, Dan Simonescu, Bibliografia romdneascd oeche abréviée
BRV.

3 BRV, vol. III, n°8: 842, 863, 865, 866, 926, 927, 957, 962, 964, 998, 1001, 1052, 1053,
1056, 1080, 1096, 1097, 1099, 1100, 1133-1136.

3 Voir chez Dan Simonescu, Le monastère de Ceacuia ( lassy), foyer de culture de l'Ortent
orthodoxe, Balcania *, VI, BucurWi, 1943, P. 357-365.

4 Noté d'apres le sommaire de la ETNOTIE MEPAAH, imprimée i Iassy, en 1813,
par l'imprimerie grecque; voir aussi BRV, vol. III, n° 842 (p. 93).

5 Ibidem.
A propos de l'imprimerie grecque de Iassy, cf. : Gr. Vretu, Tipografille din Romdnia

de la 1801 pind astclzi, BucureW, 1910; Ariadna Camariano-Cioranu, Les Acadimies prin-
ciéres de Bucarest el de lassy et leurs Professeurs, Thessaloniki, 1974.

REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP., XV. 3, P. 509-514, BUCAREST, 1977
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7 Costas Papachristou, Ta llama rrorritaTIAX" TOTS MON. BepvcipBou sad h Ixaocrl -ray
.rparyou8r6w 'roo Phya crrò 'Moro, dans Nice 'EtrrEor* t. 60, fasc. 702, du mois d'octobre
1956, p. 1335.

8 Nestor Camariano, Nouvelles informations sur la création et l'activité de la typographie
grecque de lassy (1812-1821), Balkan Studies *, 7, 1966, P. 61-76.

° Radu Rosetti, Arhiva senatorilor de la Chisindu, Analele Acad. Rom. *, Mém. de la
Section d'Histoire, Ile série, t. XXXII (1909), p. 134-135. Les documents publiés représentent
les requetes du conseil des éphores grecs de Iassy et les réponses des autorités russes (c'était
pendant les années du protectorat russe sur les pays roumains) concernant l'autorisation de
travail pour une imprimerie grecque dans la capitale de Moldavie. Les documents sont dates
de la période 23 janvier 5 aofit 1812, suivant le calendrier oriental.

10 C. N. Tomescu, chez N. Camariano, op. cit., p. 62-63.
11 '1 s'agit des regiments frontaliers valaco-illyriens et rournano-allemands du Banat

fondés par l'Empire autrichien justernent en vue de garder ce cate-lA de ses frontieres; voir
leur sujet : Dr. Marchescu Antonin, Granicerii bánáleni i comunitalea de avere. Contribulii

istorice si juridice, Caransebes 1941, p. 3-44, 48-97 et la bibliographie respective.
12 Ville, de nos jours en R. S. F. de Yougoslavie.
73 Les Archives de l'Etat, filiale de Timisoara : les Documents de l'archive militaire,

fond 1, rubrique 3021 de 1812, cote 126/4, ff. 181-319; enregistrés sous les n°P 105, 164, 191,
192, 193, 225, 248. Les textes originaux étant en allemand, nous profitons de l'occasion pour
remercier une fois de plus le pr Iosif Didier de Timisoara et notre collegue Adolf Armbruster,
de l'Institut d'histoire *N. Iorga * de Bucarest pour l'amabilité avec laquelle ils ont bien voulu
nous aider à les lire.

14 Le nom de s cordon sanitaire * était donne aux regiments frontaliers disposes sur la
frontiere avec l'Empire ottoman, car leur fondation avait été déterminée surtout en vue de
surveiller la quarantaine instituée afin d'enrayer la contagion des diverses maladies orien-
tales. Voir Antoniu Marches, op. cit., p. 83.

15 Voir ci-dessus, I n° 105.
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part, Costas Papachristou prétend que celle-ci est antérieure A, 1810 7,
alors que Nestor CarMrian0 8) se fondant sur les documents trouvés et
publiés d'abord par Radu Rosetti 9 et ensuite par Constantin N. Tomescu
affirme à juste titre, semble-t-il que l'imprimerie grecque de Iassy
a été créée en 1812. Le point de vue de Nestor Camariano se trouve
confirmé par plusieurs documents militaires autrichiens que nous avons
étudiés récemment aux archives de Timiwara. En effet, le registre de la
correspondance et des comptes rendus du régiment préposé A, la garde de la
frontièrell en garnison à Petrovaradin's fait mention de sept documents's
ordres écrits de la part du Praesidium du Conseil Aulique de Guerre
autrichien, datés de 1812 qui se rapportent directement à la fondation
d'une imprimerie grecque A, Iassy. fl s'agit des dispositions sévères du. dit
Praesidium en vue d'empécher l'émigration dans. les Principautés Rou-
maines des ouvriers typographes et l'envoi de matériel typographique
(caractères, papier) destiné, suivant les informations parvenues au Con-
seil Aulique, « à la fondation d'une typographie grecque à Iassy ».

Voici le texte de ces ordres :
I. N° 105: o Peterwardein. Hofkriegsräthliches Praesidium dato

6v" März 1812 befiehlt die versichtheiten Einleitungen am Cordon 14
zu treffen, damit kein Buchdrucker-G-esell nach der Moldau und Walla-
chei passiren gelassen werde, indem in Iassy eine griechische Buchdrac-
kerei errichtet werden wolle, diess aber gegen das oesterreichische Inte-
resse liefe ».

IL N° 164: «Hofkriegsräthliches Praesidium dato 13ten April
1812 ordnet in Neufolg des Befehls vom 6ten vorigen Monats 15 an, in
geheimen Weege und ohne irgend ein Aufsehen zu ervegen, an der Gränze
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eine verstäaide .Aufmerksamkeit gegen die Auswanderung von Buchdruc-
ker-Gesellen oder Ausfuhr griechischer Lettern und Pressen zu bestellen,
damit Errichtung einer griechischen Buchdruckerei in Iassy bei deren
mehrfältige Shädlichkeit für das diesseitige Interesse möglichst verhin-
dert werde »16.

III N° 191: « Hofkriegsräthliches Praesidium dato 9ten Mai 1812
befiehlt den Contumaz-Aemter in Absicht der Verhinderung der Aus-
fuhr der zur griechischen Buchdruckerei in Jassy nothwendigen Werk-
zeuge und Gegenstände im vertrauten Weege anzuweisen, alles in das
jenseitige Gebieth gehende Gepäck stiickweise zu durchsuchen, finden
sich solche Sachen sie unter einem angemessenen Vorwand zuriickzuhal-
ten und bei jedem Fall Anzeige zu machen ».

N° 192: « Peterwardeiner Regiment am 14ten Mai 1812 zeigt
auf, dass für den Neusatzer 17 Handelsmann Stephan Gyurassevich in
12 signirten Kiisten 8558 Pfund Papier, worunter 500 Riss Concept
und 122 Riss weiss geschnittenes Papier in Mittrovitz 18 angelangt seyen,
die derselbe nach Servien hiniibergeben wolle, das Regiment aber solche
vorzüglich hinsichtlich der hohen Verordnungen wegen der griechischen
Buchdruckerei in Jassy hiniiberzulassen Austand und erbittet sich der
weiteren Verhaltung ».

N° 193: II s'agit d'un document du 21 mai 1812 représentant
la réponse faite à la note ci-dessus en ce qui concernait le cas du mar-
chand serbe St. Gyurassevich de Novi Sad, autorisé à vendre du papier.
Le Praesidium du Conseil Aulique précisait que l'Empire n'a rien à redire
A, ce sujet, toutefois, il mentionne Parity& à Mittrovatz d'un capitaine
« économiste » avec la mission d'examiner le cas. D'autre part, il main-
tient l'ordre formel de perquisitionner et de confisquer le papier et l'ou-
tillage destinés à l'imprimerie grecque de Iassy.

N° 225: « Pro Junio 1812. Peterwardeiner Regiment am 26ten
Mai 1812 äussert sich auf das Praesidiale vom 21ten Mai 1812, Nr. 193
über die Beschwerde des Mittrovitzer 30igst Amtes, das zur Untersuchung
der 12 mit Papier beladenen Kisten des Handelsmanns Gyurassevich
von Neusatz der Oeconomie Hauptmann Piskovetz als Commissaire beor-
dert worden sey, welches das 301gs'. Amt als einen Eingriff in seine Gerecht-
same ansieht, dahin das diess in der Absicht geschehen sey, um sich die
Niberzeugung zu verschaffen, ab darunter nicht auch anderweite zum
Beruf der zu errichtenden Buchdruckerei in Iassy dunliche Gegenstände
begriffen seyen, iibrigens aber der dortige 30ger Kelké" damit einverstan-
den war ».

N° 248: Hofkriegsräthliches Praesidium dato 4ten Juny
1812 erwiedert uns die Anfrage vom 21ten Mai, dass die Ausfuhr des zu
Mittrovitz aufgehaltenen dem Neusatzer Handelsmann Gyurassevich
zugehörigen Transito-Papieres keinem Austand unterliege ».

Après cette dernière date, le registre du régiment de Petrovaradin
ne comporte plus aucune mention du trafic frauduleux du papier, des

C'est-ii-dire, les intérets de l'Empire autrichien.
:7 Il s'agit de la ville actuelle de Novi Sad en Yougoslavie.

Mitrovetz, ville de Yougoslavie.
16 Kelké = douanier en hongrois.
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20 Voir N. Camariano, op. cit., p. 62.
21 Didem, p. 63-64: la création de la typographie, dans cette ville (...) soit approuvée,

á condition que l'impression des llores ne se fasse la connaissance et auec l'approbation des
sus-nonunés trots censeurs

12 Utilisées et mentionnées dans leur totalité par Nestor Camariano dans l'étude
précitée.

33 N. Camariano mentionne l'enquáte de la police autrichienne effectuée à Vienne en
1815 relative aux matériaux typographiques préparés par les Grecs de cette ville à l'intention
de l'imprimerie de Iassy (N. Camariano, op. cit., p. 68); ainsi qu'il résulte des documents
militaires, l'entreprise avait débuté trois ans auparavant, c'est-i-dire en 1812.
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caracteres et des outils typographiques. De memo, il n'est plus questio n
de l'émigration des ouvriers typographes appelés à travailler à l'imprimerie
grecque de Iassy.

D'où vient cet intérét special que le ministère de la guerre du grand
Empire autrichien accorde à une modeste typographie d'émigrés ? Et
pourquoi cette grande sévérité vis-à-vis d'un acte de culture ?

C'est un fait généralement connu que le livre grec était imprime
au XVIII° siecle et au commencement du siècle suivant de preference en
Autriche et en Russie. En réalité, il s'agit d'une aorta de monopole éco-
nomique, dont les implications politiques avaient leur importance, puis-
que de cette manière les deux Empires pouvaient exercer leur censure
en accordant ou non la permission de paraitre à tel ou tel ouvrage.
Quoi d'étonnant done A ce que l'idée de fonder une imprimerie
grecque dans les Principautés roumaines ait donne l'alerte ! Néces-
sairement, une telle idée devait déclencher la vive opposition des inté-
ressés. Comme les documents que nous venons de reproduire le montrent,
toute activité typographique de la diaspora grecque de Iassy allait contre
les intérêts de l'Empire autrichien, car cette activité risq-uait non seule-
ment de concurrencer ses propres imprimeries, mais dépla9ait, en outre,
le centre politique et culturel grec vers l'Est ce qui revenait A, dire
qu'elle préparait son emancipation de la tutelle impériale.

La prise de position identique des milieux russes A ce sujet était,
elle aussi, diet& par les memes intéréts d'ordre économique et politique.
De leur còté, les éphores grecs ne manquent pas de souligner dans leur
requete les avantages économiques de l'affaire : « il est bien que Pargent
q-ui devait partir dans des pays étrangers pour l'achat de livres demeure
dans la patrie » 2°. D'autre part, la correpondance échangée par le metro-
polite de Moldavie avec le president des deux Divans, V. I. Krasno-Mila-
chevitch, porte chaque fois sur la question de la censure. Aussi, quand elles
finirent par donner leur accord A, la fondation de l'imprimerie grecque
de Iassy, les autorités compétentes n'oublièrent pas de s'assurer un droit
de censure sur tout ce qui devait sortir de ses presses 21.

L'étude comparee des documents militaires autrichiens avec ceux
déjà publiés par R. Rosetti et C. N. Tomescu, en lui ajoutant le supple-
ment d'informations connues 22A ce sujet, conduit A quelques conclusions
d'une certaine port& pour le probleme qui nous occupe.

Tout d'abord, la remarque de N. Camariano en ce qui concerne la
demande d'appui faite par la diaspora grecque de Iassy A, la colonie
grecque de Vienne 23 est indeniable, grAce au témoignage apporté par les
documents de Timisoara. Il est absolument evident que la fondation de
cette imprimerie dépendait des possibilités à faire venir de l'Empire
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24 A propos d'Emmanuel Vernardos, voir N. Camariano, op. cit., p. 65-68.
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autrichien les caractères, les presses et les autres materiels nécessaires,
y compris les ouvriers typographes qui sachent s'en servir. Compte tenu
de ce que, pour les raisons exposées ci-dessus, il était impossible d'obtenir
Poutillage et les spécialistes aptes à Putiliser, la seule solution du problème
restait dans la contrebande. En 1812, la Moldavie se trouvait encore
sous le protectorat russe, de sorte que se procurer tout ceci de l'Empire
des tsars n'était pas une chose A, envisager, par consequent, la variante
autrichienne était tout indiquée. On peut étre stir que les fondateurs de
l'imprimerie grecque de Iassy, Em. Vernardos en tout premier lieu 24,
n'entamèrent les pourparlers en ce Bens avec les organes russes qu'une
fois bien certains que leurs compatriotes viennois leur fourniraient tout
ce dont ils avaient besoin.

Le premier document émane du Conseil Aulique de Vienne relatif
Pimprimerie de Iassy étant date du 6 mars (1812), il s'ensuit que

la police autrichienne avait dû découvrir les menées de la colonie grecque
établie dans la capitale, qui s'occupait de réunir le materiel et de recruter
les typographes demandés. Or, la demande adressée par Veinardos aux
autorités russes est datée du 23 janvier (ou 2 février d'après le calendrier
occidental) de la méme année. Autrement dit, cette démarche des Grecs
de Iassy coincidait avec les préparatifs faits A, Vienne en vue du transfert
des matériaux requis, ainsi qu'il résulte de l'examen parallèle des docu-
ments autrichiens d'une part, russes de Pautre

I Ordres du Conseil Aulique de Vienne:
6 mars 1812 ; 13 avril 1812 ; 9 mai 1812 ; 14 mai 1812; 21 mai 1812;

26 mai 1812; 4 juin 18,12 couvrant, done, une période de trois mois.
II Documents russo-roumains :
23 janv./2 fév. 1812; 12 fév. 1812; 9 mars 1812; 25 mars ; 4 juillet

1812; 5/18 auk 1812.
L'existence de ces deux series de documents, A, peu près parallèles

au point de vue clu.onologique, mais emis par deux administrations impé-
riales differentes ne fait que renforcer la conclusion que l'imprimerie de
Iassy n'a été fond& qu'en 1812, qui est la veritable année de sa creation.
Et, A, en juger d'après la serie des documents de Timi§oara, la periode de
Pam& où cet événement a eu lieu est le printemps.

Par ailleurs, on ne saurait ne point remarquer la qualité des rensei-
gnements dont bénéficiaient la police et Parmée autrichiennes, au courant
de ce qui se tramait à moins d'un mois depuis le moment oil la requAte
de la diaspora, grecque de Iassy était presentee aux autorités russes. Le
caractère categorique de l'ordre donné par le Conseil Aulique le 6 mars
indique qu'à ce moment-1A, l'entreprise du transfert par contrebande du
materiel demandé devait avoir déjà, pris de Pampleur. Si l'on tient compte
de l'insistance avec laquelle le Conseil Aulique reitérait son ordre même
trois mois plus tard, il faut conclure qu'en depit de la vigilence policière,
en dépit des mesures prises par les regiments qui gardaient les frontières
de l'Empire autrichien, la contrebande du materiel typographique écoulé
dans les Principautes roumaines continuait. Quand le Conseil Aulique
renonce à donner des ordres en ce sens, cette &tape préludant A, la fonda-
tion de l'imprimerie grecque de Iassy est enfin &pass& : après le 4 juin
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" Voir N. Camariano, op. cit., p. 65.
lbidem, p. 63.
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1812, la colonie de la capitale de Moldavie dispose enfin de tout ce qu'il lui
faut pour commencer son activité typographique, c'est pourquoi elle cesse de
recourir A la contrebande. Que l'imprimerie était alors A, méme de fonc-
tionner le prouve l'annonce qu'Emmanuel Vernardos faisait paraitre
le 1" juin 1812 dans PeEpRijg 6 Aórog » de Vienne, en ouvrant la liste
de souscriptions pour les livres grecs qui devaient sortir de sous les pres-
ses de Iassy 25. Notons, toutefois, que Vernardos faisait paraitre cette an-
nonce avant d'avoir obtenu l'autorisation écrite d'ouvrir son imprimerie.
11 devait sans doute se fonder sur certaines assurances qu'on lui avait
données quant à l'avis favorable du Divan ; fort de ces assurances obtenues
déjà vers la fin du mois de mai, il avait passé aux actes. D'ailleurs, au
moment de la parution de cette annonce, le métropolite avait confirmé
que l'autorisation sera donnée sous le régime de la censure 26.

Les documents militaires des archives de Timisoara, corroborés
avec ceux publiés par Radu Rosetti et C. N. Tomescu, font la preuve
irrécusable que la typographie grecque de Iassy est entrée en fonction
vers le milieu de l'an 1812. En effet, le dernier ordre du Conseil Aulique
de Vienne adressé au régiment de Petrovaradin et A la douane de Mitro-
vatz est daté du 4 juin 1812. Mais, tons ces efforts s'avérèrent vains : ce
qu.'ils avaient pour but d'empécher s'était accompli. L'imprimerie grec-
que de Iassy était devenue un fait réel et Emmanuel Vernardos pouvait
annoncer avec plaisir son entrée en fonction.

www.dacoromanica.ro



LAMENNAIS ET LES ROUMAINS

MIRCEA ANGHELESCU

Les ceuvres de Lamennais ont été connues dans les Principautés
Roumaines très tôt, bien avant 1840, A une époque marquee par une
intense agitation révolutionnaire et dominée par un élan romantique
qui parvient A imprégner toute la litterature des jeunes. C'est l'époque
pendant laquelle prennent naissance et sont anéanties, tour a tour, par les
autorités pour renaitre toujours plus fortes les sociétés culturelles, telle
la Societe Philharmonique en 1833, la Societe pour l'Education du Peuple
Roumain en 1839, une société littéraire qui était de fait la couverture d'une
organisation révolutionnaire du type du carbonarisme, en 1843, la Societe
Littéraire en 1845, avec des ramifications dans toutes les provinceB rou-
maines ainsi qu'à Paris, et d'autres encore toutes étant plus ou moins
un moyen legal de cacher une intense activité politique, patriotique et
aussi sociale, envisageant des réformes qui allaient jusqu'A l'abolition de
la grande propriété, des titres nobiliaires, du servage, etc. Dans ce cadre,
aii bien des jeunes cherchaient une voie nouvelle vers l'avenir dans les
ceuvres de Saint Simon et de Fourier (on peut noter la creation, en 1835,
d'un phalanstère A Sc&eni) et eh la lecture prefer& des nouvelles gene-
rations était Byron, Hugo, George Sand et Béranger, il est naturel de
trouver aussi des échos des écrits de Lamennais, connu probablement
d'abord par les nombreux jeunes qui faisaient A. cette époque leurs etudes
A Paris et qui seront des auditeurs assidus et enthousiastes des cours de
Quinet, Michelet et Mickiewicz au Collège de France. Le messianisme
révolutionnaire égalitaire et austère de Lamennais était par ailleurs des-
tine A étre bien accueilli par une assez large catégorie du petit clergé,
d'origine paysanne, qui était depuis longtemps lié au mouvement révolu-
tionnaire national, oppose aux grands dignitaires de l'église, la plupart
d'origine noble, arrives petit A petit A s'assujetir aux intéréts étrangers
et menant un train de vie scandaleux et immoral.

La première mention écrite concernant Lamennais date de 1834,
lorsque le journal 4( Albina romAneascA » publie la mouvelle sur l'ency-
clique du pape, qui condamnait les Paroles d'un croyant. La nouvelle
ne signifie pas nécessairement qu'on connaissait Up, le célèbre opuscule,
mais en 1838, dans une lettre privée, Aaron Florian professeur d'his-
toire au collège Saint Saya de Bucarest mettait au courant son ami
George Barit de Bra§ov, éditeur du journal « Gazeta de Transilvania »,
de la lecture habituelle de la haute société bucarestoise : # Dans les foyers
des aristocrates on lit les ceuvres de Voltaire, Rousseau, Diderot, Hel-
vétius, Volney, l'abbé Lamennais et les journaux français les plus libé-

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., XV, 3, P. 515-520, BUCAREST, 1977
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La vogue est générale dan; 13s pays dn 13 ilkan; ; en 1811 p iraissal t à Athènes
Bi6XLov vo5 Xcco5, la première traduction de Lam3nnais en grec (les Paroles d'un uvula
parurent seulemmt en 1860).

2 La brochure, dans la m6me traduction anonyme, sera rééditée en 1859, à Jassy.
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raux ». C'est précisément le journal de Barit, Gazeta de Transilva-
nia », qui cite, en 1839, le nom de Lamennais A, propos des critiques qu'il
apporte A, la Constitution française de 1830. Le méme journal annonce,
en 1840, l'apparition du livre Le Pays et le gouvernement, publié par
* le célèbre par ses écrits révolutionnaires Lamennais » et, deux semaines
plus tard, dans une autre correspondance de Paris, on lui donne raison
pour sa critique de la société contemporaine.

Après 1840, malgré la crainte d'irriter les autorités, les témoi-
gnages concernant la propagation des écrits de Lamennais sont de plus en
plus nombreuxl. En 1842 Mihail liogglniceanu l'historien bien connu
maintenant en tant qu'auteur de .Rumclnische oder wallachische Sprache
und Literatur (publié dans e Magazin fiir die Literatur des Auslandes»),
de l'Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valagues transdanubiens,
éditeur de la revue « Dacia literarA, » (en 1840), etc., Mite son premier
Almanach destiné au peuple ; dans un chapitre de Sentences et pensées,

c6té de maximes de Chateaubriand, J. J. Rousseau, Chrunfort, Pascal,
il offre aussi un extrait de Lamennais (une autre pensée sera citée en
1847, dans « Albina romAneascA »). Toujours en 1842, « Gazeta de Transil-
vania » (no. 3 du 19 janvier) annonce que « le renommé prétre Lamennais,
le démocrate », a été délivré de prison, après avoir purgé sa peine, et que
son arrivée à Paris a produit des manifestations. Le leader libéral C. A.
Rosetti note dans son journal intime, en novembre 1844, qu'il faisait avec
des amis, en public, la lecture des Paroles d'un croyant et en 1846, G. Barit
met le volume annuel de son journal sous l'égide d'une citation de Lamen-
nais. En 1844 Boliac publiait son célébre article adressé Aux écrivains
roumains (dans le journal Foaie pentru minte, inimg i literaturA, »)
il conjure les écrivains roumains de suivre l'exemple de Lamennais et de
Béranger o Je vois que vous étes tons les admirateurs de Llmennais
et de Béranger, de ces deux grands apétres qui ont suivi des voies diffé-
rentes pour se rencontrer A, la fin au méme point. Vous avez bien choisi !
C'est vrai qu'ils sont les seuls génies fidéles A, leur mission. Mais ces deux
poètes philosophes n'ont ignoré aucun des malheurs de leur temps, n'ont
abandonné aucune classe de leur société qu'ils ont soutenue pour attein-
dre à la dignité de l'homme [...] Pourquoi ne les inaitez-vous pas, si
vous les admirez taut ? »

L'admiration générale pour Lamennais éclate en 1848, toutes les
chaines de la censure étant brisées. L'archimandrite Dionisie Romano,
futur évéque de Buz'Au, publie maintenant en brochure sa traduction
des Paroles d'un croyant, déguisée sous une couverture transparente
(Ouvintele unui oredincios de A. F. de Lamennais, tradusd din frantuzepte
de un chenovit din mlinlistirea Neamtului) 2, qui n'a pas pu tromper les
contemporains. La brochure parut avant le mois d'aollt, clr le 16 août
1848, le journal « Foaie pentru minte » de Brasov annonce la publication
du livre, qu'il recommence à donner en feuilleton. Dans la notice introduc-
tive, on apprécie qu'il s'agit d'« un livre qui ébranle les fondements des
pouvoirs despotiques » et que l'importance de ce livre a est démontrée par
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3 C'est aussi l'avis de Mircea Popa, le récent biographe de J. Many, car le journal
tStoriul poporului s, dirigé par T. Clpariu, était en realité l'ceuvre de Many (cf. Mircea Popa,
losif Many, dans George Bari! f i contemporanit sát, vol. III, Bucarest, 1976, p. 296).
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le fait que tous les gouvernements l'ont interdit et que le feu pape l'a
anathémisé ». La ruéme notice nous apprend qu'une autre traduction
des Paroles d'un eroyant avait été achevOe cinq ans auparavant, par J.
Many (Ardeleanu), professeur au collège de Blaj, citadelle cléricale de la
Transylvanie, qui avait fait circuler son ceuvre en manuscrit et sans y
mettre son nom, redoutant les persécutions des autorités, tant civiles
qu'ecclésiastiques. Une traduction partielle des Paroles a été imprimée,
toujours en 1848, dans le journal (< InvAtAtoriul poporului » de Blaj (chapi-
tres VII, XIX, XX, XXII et XXXVI), outre celle de Dionisie Romano ;
il s'agit, parait-il, de la traduction de Many, dont le manuscrit n'a pas
encore été retrouvé 3. En tout cas, une traduction manuscrite a beaucoup
circulé en Transylvanie ; arrivant dans un camp de révolutionnaires rou-
mains de Transylvanie, en été 1849, N. BAlcescu trouve les jeunes paysans
occupés, le soir, « les uns racontant les faits de la journée, les autres dan-
sant autour du feu ou jouant de la Mite ou du chalumeau. D'autre part,
un groupe des plus jeunes apprenait et se posait des questions sur le
dialogue roumanisé du livre Les paroles d'un eroyant de Lamennais :
Jeune soldat, où vas-tu ?

Il existe encore une autre tiaduction des Paroles d'un eroyant incon-
nue du public jusqu'A ce jour (Bibliothèque Centrale d'gtat de Bucarest,
manuscrits, fonds M. KogAlniceanu, paquet XXXII, dossier 20) ; écrit
en caractères cyrilliques de l'époque, le manuscrit semble étre une copie
préte pour l'imprimerie, qui ne garde aucune trace de travail, aucune cor-
rection ou rature. n ne garde pas non plus le nom du traducteur, ni celui
du copiste. Le fait qu'il a été trouvé dans les archives de Mihail KogAl-
niceanu peut indiquer celui-ci comme le traducteur possible ou, du moins,
l'inspirateur de cette ceuvre, qu'un examen comparatif démontre indé-
pendante des autres versions. La traduction, faite par KogAlniceanu ou
sur sa demande, est restée peut-étre dans les cartons A cause de la paru-
tion des autres en 1848.

C'est également en 1848 qu'on a publié la traduction des Notes sur
l'Evangile (Note evanghelice prin care F. Lamennais la 1846 a manifes-
tat lumei cä reformarea ce vor sA facA este intocmai pe temeiurile Evan-
gheliei) ; cette traduction, offerte A. titre gratuit au public, est rceuvre
de l'archimandrite Ioasaf Znagoveanu, attaché A, la cause de la révolution
et membre, à ce moment-là, du comité pour l'affranchissement des serfs
tziganes. Dans le journal (t Romfinia » a para, toujours en 1848, aussi une
traduction fragmentaire du Livre du peuple. Elle semble étre rceuvre du
poke G. Baronzi, rédacteur du journal.

L'échec de la révolution de 1848, l'exil des principaux chefs et les
persécutions qui ont suivi n'ont pas diminué l'intérk et l'admiration pour
les écrits de Lamennais, et aussi pour l'homme méme. Les émigrés rou-
mains, éparpillés dans presque tout le monde (un groupe à Brousse, en
Anatolie, les autres A, Paris, A, Londres, A, Constantinople, sans eompter
deux ou trois enthousiastes qui pensaient émigrer en Australie), tâchaient
partout d'obtenir des adhésions, des appuis, afin de démontier à l'opinion
publique de l'Europe la justesse de leur cause. A Paris, toujours A, la
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4 Cf. Ion Heliade Rcidulescu. Scrisort fl acte, recueil édité par G. Potra, N. Simache et
G. G. Potra, Bucarest, 1972, p. 220.

3 Emeric Revesz, Etudes historigues. Lamennals et les Hongrois, Budapest, 1957, p. 33.
R. Rosetti, Despre cenzura in Moldova, IV, Bucarest, 1907, p. 69. II s'agit d'une

sélection faite parmi les notes de Lamennais de son édition : Les Evangiles. Traduction nouvelln
avec des notes el des réflexions par..., Paris, 1846.
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recherche de partisans, Heliade-R/dulescu rend visite à l'une des idoles des
révolutionnaires roumains : Lamartine. Sa déception provoquée par
l'accueil protocolaire de l'ancien ministre nous semble naive aujourd'hui,
mais il est important de remarquer que le poke roumain s'attendait
trouver dans son salon les autres chefs de file du parti progressiste : Qui-
net, Béranger et Lamenna,is. L'épisode, raconté dans une lettre adressée

sa femme, mérite d'être relevé : « Je me suis rendu le premier samedi
Un laquais au pied de l'escalier, un autre à la porte, un valet A, Pentrée
qui prenait les manteaux et un autre qui demandait le nom. Il avangait
jusqu'aux portes du salon où était rassemblé le monde et annongait
haute voix : M. Untel, pour que le maitre ou la maitresse de la maison
l'entende et sache jusqu'oil il fallait avancer afin d'accueillir l'hôte [...
Plus de trois cent personnes, debout, comme des sardines [...] Je pen-
sais que j'allais trouver dix ou vingt personnes au plus, comme Béranger,
Lamennais, Quinet, des acteurs, des artistes, des hommes de lettres, réu-
nis autour du foyer familial, en train de lire ou de discuter. Penses-tu !
Rien de tout cela. Une cour royale dans une mansarde [...] une comédie !
(lettre de Paris, le 4/16 juillet 1849) 4. Mais Heliade n'abandonne pas le
projet d'acquérir le concours de Lamennais pour la cause des Roumains.
11 écrit en décembre 1849 aux amis exiles à Brousse qu'il essaiera de pu-
blier quelques articles dans « La Réforme », journal o dont le rédacteur
en chef est Lamennais et qui a déjà regu quelques articles pour notre
cause ». Dans le méme temps, le 11 décembre 1849, N. BAlcescu écrit
lui aussi aux amis de Brousse (Voinescu II, Bolintineanu et Marghiloman)
qu'il approuve le projet d'éditer un jowmal, en commun avec les émi-
grés lombards, journal dont le rédacteur en chef serait Lamennais. Le
journal révé semble kre le méme que celui auquel révaient aussi les émi-
grés hongrois, sorte de publication de tons les révolutionnaires chassés
de leur patrie, placée sous l'égide de Lamennais comme étant le plus fidèle
et le plus célèbre ami des peuples opprimés 5. Ce journal n'a jamais paru
parce que l'émigration roumaine, tout comme les autres, manquait d'argent.

On lit encore Lamennais à l'étranger, tout comme on cherche A. le
lire dans le pays. V. Mllinescu écrit de Brousse à Stefan Golescu, le 20
février 1851: o Je me trouve anprès du cher Albu, parlant de Proudhon,
Lamennais, Aimé Martin et d'autres ». Heliade envoie aussi aux émigrés
de Brousse, le 15/27 juillet 1851, une caisse contenant des livres, parmi
lesquels les Evangiles d'après Lamennais » (la traduction roumaine). Dans
le pays, A Jassy, la censure saisit, selon le rapport du 14 novembre 1851, un
transport de livres destinés au libraire A Henning. Le rapport mentionne des
livres considérés suspects, comme CEuvres poétiques de Mickiewicz, Foi
et avenir de Mazzini, Idée générale de la Eévolution au XIX-e siècle de Prou-
dhon et aussi les Evangiles » de Lamennais6.

La vigilante censure n'est quand méme pas parvenue à arréter
la diffusion et Pinfluence des muvres de Lamennais. Dès 1844, nous avons
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7 Le texte a été envoyé à la revue o PropAsirea par N. BAlcescu; cf. N. BAlcescu,
Opere, vol. IV (Corespondenta), édition critique de G. Zane, Bucarest, 1964, p. 49 et 470.

a Cf. Insemnare, dans s Curier de ambe sexe deuxiéme édition, 1862, P. 320.
N. Iorga a observé, le premier, le pelt de BAlcescu pour les lamentations bibliques de

Lamennais (Préface du volume Wile din literatura romand, I, 1893).
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vu le poke Cezar Boliac demander A, ses collègues de suivre l'exemple
de Béranger et de Lamennais ; il est le premier à en donner l'exemple,
non seulement dans ses articles ofi il invoque directement Lamennais,
comme dans l'appel Aux écrivains roumains déjà cité, ou dans Popolui
(Le peuple), en 1846, toujours sous un modo de Lamennais (« Le peuple
c'est le genre humain »), et qui suit en certains points l'opuscule Du passé
et de l'avenir du peuple du prétre breton, auquel il a emprunté la citation
mentionnée, mai saussi dans ses vers. Après une période préromantique,
influencée par Young et Lamartine, dont le fruit est son premier volume
de Méditations (1835), la poésie de Boliac prend une tournure sociale plus
accusée, le poke devient le défenseur des opprimés, des victimes de l'in-
justice, des deshérités du sort. Il est facile de reconnaitre dans la violente
gesticulation rhétorique de cette poésie une tonalité messianique, chré-
tienne, un souffle humanitaire qui est lamennaisien. Le poke assume le
reae de prophète des temps futurs, oa la paix et l'égalité règneront sur la
terre ; il réprouve les méfaits des grands du jour en leur rappelant les pa-
roles du Christ qui a préché « l'amour, la douceur, la charité / La croyance
dans la justice et clans la douce liberté / Enlevée par ces effrontés » (La
fille du noble et la fille du tzigane). Directement inspirée par Une voix
de prison se trouve la poésie Muncitorul (1844) 7, dans laquelle l'ouvrier
jeté dans un cachot symbolise le peuple assujetti par les oppresseurs.
Plusieurs de ses poésies sont redevables a cette vision d'un christianisme
révolutionnaire de Lamennais (Sila, Pedeapsa cu moartea, (Jiampi).

La poésie de l'époque prérévolutionnaire était tellement imprégnée
de l'esprit lamennaisien qu'en 1862, en faisant réimprimer sa revue « Curier
de ambe sexe » de 1840-1842, dans une note finale qui déborde d'incri-
minations contre tous ses adversaires, Heliade accuse une partie de la,
génération antérieure d'avoir malmené ses idoles, en détaillant leurs
idées dans une langue obscure et artificielle ; il exclame : « Lamennais,
profané et parodié dans des vers boiteux et informes ! * 8 C'est aussi
un aveu de fidélité de sa part.

On peut cueillir des idées de Lamennais dans d'ceuvre de presque
tons les écrivains de 1848, dans celle de Balcescu par exemple, qui voit
la mission de l'humanité dans le sacrifice de notre individu à la famine,
de celle-ci a la patrie, de la patrie a, l'humanité, a l'avenir » (Introduction

son ouvrage Les Boumains au temps de Michel le Brave) °, dans les vers
de Heliade Ra'dulescu, dont le poème Santa cetate reprend l'idée exprimée
par Lamennais que la, tache du peuple est e de construire la cité de Dieu a,
d'Andrei Murepnu, qui attend le moment oa régnera la justice de Dieu,
artisan d'une société égalitaire, basée sur la paix (Omul frumos). On doit
noter que toutes ces idées, comme la plupart des idées lamennaisiennes
qui ont d'ailleurs beaucoup influencé les écrivains roumains de l'époque,
proviennent du Livre du peuple. C'est du méme livre que s'inspire aussi
un appel adressé aux religieux roumains par un moine anonyme, le
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10 I. Breazu, Eamennais la romdnii din Transilvania in 1848, dans s Studii literare 4,
IV (1948), p. 195.

Mihai Zarnfir, Prora poeficd romdneasca in secolul XIX, Bucarest, 1971, p. 174-175.

520 ZERCZA ANWIELESCU 6

14 juin 1848 (dans « Foaie pentru minte »), qu'on a identifie comme un
véritable religieux de Brasov, un savant clerc passionné de sciences, lec-
teur de Kant et de Fichte 10. 11 recommande la réforme des institutions
ecclésiastiques dans un esprit fidèle aux principes originaires du christia-
nisme, et la restitution au peuple de ses droits naturels, en s'appuyant
sur 41M. Lamennais, le zélé protecteur de l'humanité opprimée », à savoir
toujours sur le Livre du peuple, qu'il cite dans le texte.

Non seulement les idées de Lamennais jouissent maintenant d'une
fortune peu commune, mais son style biblique a également laissé une am-
preinte durable sur le style romantique de l'époque. Pour les unes comme
pour l'autre, l'exemple le plus Mare et le plus connu aussi, est le poème
en prose Cintarea Romdniei (Chant de la Roumanie), synthèse représen-
tative des aspirations, des idées et de la ferveur qui ont animé toutes les
activités de cette généreuse pléiade de jeunes. L'auteur, Alecu Russo,
élevé dans un collège suisse, ami de BA1cescu et d'Alecsandri, semble
avoir écrit son poème en frangais ; le texte a été traduit en roumain par
N. Bfilcescu et publié dans la revue « RomAnia, viitoare » qui paraissait
A, Paris, en 1850. Sans entamer une longue discussion sur les droits de
paternité de chaque collaborateur A, cette ceuvre, il est aisé d'y reconnaitre
une indiscutable influence des Paroles d'un croyant. Les deux ceuvres
sont apparentées, selon l'avis d'un spécialiste, *par une symétrie des
thèmes et ensuite par la composition. Le prétexte littéraire est identique :
un prophète des temps modernes s'adresse au peuple opprimé ( Paroles
d'un croyant), un moine romantique s'adresse A, la nation opprimée (Chant
de la Roumanie). Dans les deux cas, les deux vates abusent de l'usage des
figures de la rhétorique persuasive [ ] Dans la mesure clans laquelle
on peut parler d'un sujet (plus précisément, d'un prétexte de la composi-
tion traditionnelle), il est A, peu près le m'eme : les Paroles d'un croyant
esquissent une histoire de l'humanité dans laquelle la finalité des faits
successifs semble étre une instauration de la justice sociale et la seconde
apparition du Christ -, le Chant de la Roumanie expose l'histoire
gorique de la nation d'après un schéma qui reproduit jusqu'au détail
parfois celle de Lamennais" 11 La poème en prose de Russo a été plu-
sieurs fois réimprimé, publié A, nouveau en 1855 dans une forme revue
par l'auteur, versifie en 1857 par D. Bolintineanu (lui aussi admirateur
de Lamennais), souvent cité, reproduit dans les manuels scolaires, etc.
Tout ceci prouve non seulement le succès de l'ceuvre d'.Alecu Russo, mais
aussi celui des idées et du style de Lamennais.

Le ferment des idées et la fascination du style de Lamennais agis-
sent done encore vers 1860 et méme plus tard, si l'on pense que la traduc-
tion des Paroles d'un croyant a été rééditée non seulement en 1859, mais
aussi en 1869, à Craiova. Toutefois, avec le temps, il devient de plus en
plus difficile de reconnaitre les idées de Lamennais dans la vague générale
des idées humanitaires qui recommence avec une force nouvelle après 1870,
dans d'autres conditions et dans un monde qui a beaucoup changé.
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Etapes du développement historique

DONNEES RELATIVES AU DEBUT DE CAGE DU BRONZE DANS
L'ESPACE CARPATO-BALKANIQUE*

M. PETRESCU-DiM BOVI TA

L'un des problèmes importants de la préhistoire sud-est européenne
est sans aucun doute celui des commencements de Page du bronze, sur
lesquels on s'est arrété un peu plus longuement pendant la derniére
quinzaine d'années.

Plusieurs ouvrages portant sur ce problème dégagent la conclusion
que l'espace sud-balkanique se trouvait A l'époque en avance au point
de vue culture' et chronologique, c'est-i-dire que son passage du néoli-
thiqu.e ô. Page du bronze s'est fait rapidement, sans l'intermédiaire d'une
époque de transition. Les choses ont été toutes autres pour l'espace car-
pato-danubien, oil une période de transition s'est installée 4 la suite du
néolithique, contemporaine a, la phase du bronze ancien de la région sud-
balkanique.

Ceci ne fait que compléter en quelque sorte ce qu'on savait déjà
sur la priorité de l'espace égéen par rapport A, l'Europe centrale en ce qui
concerne le début du bronze, l'espace sud-balkanique &ant considéré
en étroite relation avec les civilisations de l'Egée et de l'Anatolie, respec-
tivement avec Troje I et II I. En méme temps, ces ouvrages ont attiré
Pattention sur la présence dans cette région d'éléments originaires des
steppes nord-pontiques et central-européenne, qui ont eu leur rede, aux
côtés de ceux provenant de Troje, dans la genèse des civilisations du
bronze, dans cet espace. Telles étant les choses, on a attribué aux civili-
sations de la zone sud-balkanique bulgare un rôle d'intermédiaire entre
les civilisations égéo-anatoliennes et celles sud-est et central-européenaes,
en mettant aussi l'accent sur le fait qu'on ne saurait expliquer la
présence des éléments de civilisation troyenne au Nord du Danube sans
l'étude du bronze ancien en Bulgarie 2.

Un intérét tout particulier 4 cet égard offrent les fouilles de l'expé-
dition bulgaro-soviétique au tell d'Ezero, dans le voisinage de Nova-
Zagora. Elles ont fourni la base de la périodisation du bronze ancien et
du commencement du bronze moyen en Bulgarie. Suivant cette périodi-
sation, le bronze ancien englobe les horizons Ez,ero IVXIII, les horizons

* La forme abrégée de cet article a été présentée sous forme de communication, intitulée
Les commencements de Pdge du bronze dans Pespace carpato-balkanigue au IXe Congres Internatio-
nal des Sciences Pré- et Protohistoriques, qui s'est tenu A Nice, du 13 au 18 septembre 1976.

1 R. Katin6arov, Periodizaizja i harakteristika na kulturata prez bronzovata epoha I, lujna
Balgarja, Arheolgja, XVI, 1974, 1, p. 19 et suiv.; idem, Traits caractiristigues de la civilisation
de Pdge du bronze ancien et mogen en Bulgarie, Acta Arch. Carpath. 6, XV, 1975, p. 110.

2 Ibidem.

REV. ETUDES SUD-E_ST EUROP., XV, 3, P. 521-534, BUCAREST, 1977
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522 MIRCEA. PETRESCU-DIMBOVITA 2

IV VIII correspondant A, la see,onde moitié de cette période, dont la
première moitié est illustrée par les horizons Ezero IX XIII Quanit
aux horizons Ezero IIII, ils sont du commencement du bronze moyen,
contemporains des horizons inférieurs du tell de Nova Zagora 3.

D'autre part, la couche du bronze ancien d'Ezero a révélé une étape
antérieure A, Troje I. On l'a interprétée comme une étape de la phase an-
cienne du bronze thrace, ce qui a permis de réfuter la thèse selon laquelle
le développement culturel et historique de cet espace géographique aurait
montré un certain retard par rapport A, la civilisation égéo-anatolienne 4.

Il convient de remarquer 4 ces horizons du bronze ancien les murs
de pierre cernant les agglomérations et qu'on retrouve également dans
d'autres tells, les habitations A, abside similaires A, celles du bronze ancien
et moyen en Grèce et Yougoslavie, plusieurs habitations complexes avec
des analogies h Troie I et A, Thermi (Lesbos). A ceci s'ajoutent les outils
de cuivre et de bronze, rares, il est vrai, mais présentant des rapports
avec le bronze ancien des Balkans, d'Anatolie et de certaines régions
micro-asiatiques, de la Méditerranée orientale jusqu'au Nord de la mer
Noire et au Nord du Caucase 5. De son côté, la céramique d'Ezero est
parallèle par ses particularités de forme et de décor, k certains exemplaires
de Macédoine et de Poliochni, de Thermi IVV et de Troje 16. A part
ces analogies, on estime que le décor A, impressions cordées, apparu en
Bulgarie méridionale au commencement du bronze ancien et évoluant
sur la fin de cette étape d'une manière exceptionnelle, atteste les liens
de cette région avec le Nord de la mer Noire 7.

Par ailleurs, la présence A, Ezero de quelques éléments originaires
de l'espace nord-danubien détermina la synchronisation des horizons
inférieurs de cette station avec les cultures Baden, Cernavoda III, Fol-
testi et Cotofeni, ainsi qu'avec les horizons moyens de la culture Glina
III Schneckenberg. L'horizon de la fin du bronze ancien d'Ezero a
été synchronisé avec les débuts de la culture Nagyrév 8.

Comparée aux trouvailles des tells d'Ezero et des autres localités
de la Bulgarie méridionale, la eéramique des stations de brève durée
mises au jour dans le Nord-Ouest du pays s'avère par la composition de
sa pate, ses formes et son décor plus proche de la céramique des cultures
Cotofeni et Boleraz. Comme la tradition de l'énéolithique local semble
s'être prolongée dans cette zone, ceei a permis de conclure que la transi-
tion de l'énéolithique i llge du bronze a dil s'effectuer par la continuité
culturelle 9. En revanche, au stade actuel des recherches il semble diffi-
cile de préciser quels seraient les liens suggérés par les découvertes céra-
miques de la station lacustre du néolithique final et du bronze ancien

3 Ibidem, p. 92, 96 pour les phases de la civilisation d'Ezero.
4 R. KatinEarov, Progesoanja na bronzovcda epoha a Balgariea ( 1944 1974), Arheologja *

XVII, 1975, 2, p. 16.
6 Du merne, op. cit., Acta Arch. Carpath. *, XV, 1975, p. 92 et suiv.
1 Ibidem, p. 101 et suiv.
7 Ibidern, p. 103.
4 Ibidem, p. 104 et suiv.

Ibidem, p. 96, 105.
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d'Ezerovo, A, proximité de la côte ouest-pontique ". Bien qu'en général
l'âge du bronze ait été moins étudié en Bulgarie septentrionale que dans
la région sud-balkanique, on a affirmé qu'elle a des liaisons avec ce
qui s'est passé au Sud comme au Nord des Balkans U.

L'étude du problème des commencements du bronze en Bulgarie
bénéficia aussi très largement des recherches effe,ctuées dans la nécropole
comptant de nombreuses sépultures A, ocre rouge de Bereketska, à proxi-
mité de Stara Zagora, datée de la première moitié du bronze ancien. A
ceci se sont ajoutés les résultats de l'exploration des tombes en tumuli
du Nord de la Bulgarie, dont le rituel est étranger A, ce territoire. On les a
attribués 6, certains groupes originaires de la steppe arrivés par là vers la
fin de Pénéolithique et le commencement du bronze 12.

Compte tenu des résultats auxquels ont abouti ces recherche,s, et
sourtout celles du territoire sud-balkanique, les archéologues bulgares
pensent qu'il ne saurait étre question d'une période de transition du néo-
lithique à l'Age du bronze. Ni les cultures énéolithiques de ces régions
(Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo IV), ni la culture du bronze ancien
d'Ezero de caractère anatolo-balkanique ne suggèrent l'existence d'une
telle période intermédiaire 1 3.

De l'avis des archéologues bulgares, la nouvelle synthèse culturelle
historique du commencement de Page du bronze en Thrace ne peut étre
attribuée A, quelques migrations totales qui auraient effacé complètement
le fond,s local énéolithique antérieur, ainsi qu'on l'avait prétendu aupara-
va,nt 14. Pour eux, il s'agit d'une transformation d'ordre économique et
culturel, historique et ethnique subie par ce fonds local" et A, laquelle
ont participé entre autres des facteurs anatoliens, ainsi que des facteurs
originaires des steppes nord-pontiques ces derniers s'étant manifestés
avec moins de force au Sud du Danube et probablement après Péclosion
de la culture Ezero ".

Ceci expliquerait d'une part les traits spécifiques de l'Age du bronze
dans les différents territoires bulgares " et d'autre part la dynamique
spéciale propre à la genèse de la culture Ezero en Thrace. Cette culture
appartient A, l'aire culturelle égéo-anatolienne, A, la différence des cultures
développées dans les régions du Nord et de l'Ouest de l'espace sud-est
européen, qui se rattachent par leurs traits caractéristiques A, la pesriode
de transition de Pénéolithique A, Page du bronze 18.

10 Pour cette station voir H. Todorova et G. TonZeva, Die dneolithische Phahlbausiedlung
bel Ezerovo im Varnasee, Germania II, 53, 1975, 1 2, p. 31.

11 R. Katin6arov, ouvr. cité, p. 94.
12 Ibidem, p. 108 et SUiV.
13 H. Todorova, Zur Frage des abergangs von Ineolithikum :air FrOhbronzezeil in Ungarn,

Symposium der Badener Kultur, 1973, p. 468.
14 V. Mikov, La Bulgarie ez I'dge du bronze, l'ethnogenbse des peuples balkaniques, Studia

Balcanica s, V, 1971, p. 61.
14 R. Katin&trov, ouvr. cité, 41 Acta Arch. Carpath », XVII, 1975, p. 85 et suiv.
13 H. Todorova, ouvr. cité, p. 469.
17 R. KatinZarov, ouvr. cité, p. 86.
18 H. Todorova, (mgr. cité, p. 469.

8 - C. 7366
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19 Voir D. Popescu, Asupra inceputurilor epocii bronzului in Romdnia (première partie).
SCIV, 16, 1965, 1, p. 134.

29 P. Roman, Ober die kulturelle Unterlage der Thrakischen Bronzezeit, Thraco-dacica.
Bucure.gti, 1976, p. 53 et suiv.; D. Popescu, ouor. cité, p. 135.

21 P. Roman, Zum Problem des Beginns der Frahbronzezeit in Rurradnien, Acta Arch.
Carpath. o, XV, 1975, p. 145.

29 Al. Vulpe, Probleme actuate prioind metalurgia aramei si a bronzului in epoca bronzului
in Romdnia, Revista de istorie it, 27, 1974, 2, p. 244; idem, Die Axte und Bette in Rumd-
Wen, II, Prähistorische Bronzefunde, IX, 5, p. 4 note 67.

13 D. Popescu, ouor. cité, p. 134.
24 Al. Vuipe, ouor. cité, Revista de istorie 27, 1974, 2, p. 249.
" Ibidern.
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C'est aux recherches futures de nous apprendre si le territoire bul-
gare compris entre les Balkans et le Danube a connu ou non une telle
période de transition ; certains spécialistes en présument l'existence.
De toute façon, cette possibilité ne saurait &re negligée d'autant plus
que la réalité d'une pareille période de transition est attestée dans les
régions voisines, de la Dobroudja et de Serbie 12.

Pour ce qui est du territoire roumain, la majorité des spécialistes
sont d'avis que Page du bronze a été précédé par une période intermédiaire.
Celle-ci a pris pour point de depart le fonds énéolithique antérieur qui
est entré en contact, au cours de son evolution, avec des elements &ran-
gers, Cucuteni C et Cernavoda I. De 1A,, l'éclosion sur la fin de cette
evolution des phénomènes culturels nouveaux, correspondant aux cul-
tures Horodistea-Voltesti, Cernavoda IIIII, des amphores sphériques,
Cotofeni, ainsi qu'au groupe des tombes A, ocre 20.

A part l'involution de la métallurgie du bronze pendant cette pé-
riode de transition, il y a aussi un double processus qui la caractérise.
Celui-ci se traduit, d'un côté, par la fusion du fonds énéolithique local
avec les éléments nouveaux allogènes fusion favorisée par les modifi-
cations intervenues chez ces derniers A, la suite de la forte influence ana-
tolienne qui jouait dans les Balkans. Ce méme fonds local énéolithique
se trouvait, d'un autre cbte, submergé, notamment dans les regions orien-
tales de la Roumanie, par des éléments venus de l'Est et du Nord-Est 21.

Par un développement assez complexe et encore insuffisamment
connu dans ses détails developpement qui aurait couvert cinq siècles
selon les uns, sept ou méme huit selon d'autres spécialistes 22 - la période
de transition a conduit i des cultures dont les particularités les rendent
plus proches du bronze que de l'énéolithique 23. Du reste, comme c'est
durant cette période, dont la structure n'est guère différente de celle qui
lui fait suite, que se sont cristallisées les cultures qui seront caractéristi-
ques pour l'Age du bronze, on a été d'avis qu'il convient de l'inclure dans
la périodisation du bronze 24.

Cependant, les archéologues roumains, vu le faible développement
de la métallurgie du euivre A, cette époque, estiment qu'on ne peut la rat-
ta,cher A, l'Age du cuivre 25. Ceci en dépit des classifications anciennes et
récentes de l'âge des métaux en Europe centrale. En ce qui concerne le
cuivre, récemment encore on a formulé la thèse que la phase tardive de
cette époque ( Spiitkupferzeit) correspondant au bronze précoce (Friihbronze-
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26 H. Miiller-Karpe, Zur Definition und Benennung chronologischer Stufen der Kup-
ferzeit, Bronzezeit und dlteren Eisenzeit, Jahresbericht des Instituts far Vorgeschichte der Universität
Frankfurt a.M., 1974, p. 16; du mAme, Zu den Stufenbenennun gen der vorgeschichtlichen
Metallzeitalter, Germania., 53, 1975, 1-2, p. 28.

" Voir pour ce problème I. Ecsedy, Bemerkungen zur Frage der relativen Chronologie
der Grubengrab (JamnaY a)Kultur undderen Eindringung in Ostungarn, Acta Arch. Carpath.
XV, 1975, p. 161, quI met en évidence les relations des civilisations TiszapolgAr et Bodrog-
kereszttir de l'Est de la Hongrie avec les groupes de steppes, en soutenant que pendant l'Age du
cuivre ont existé des contacts et d'échanges de produits entre les communautés avec deux
différents systèmes économiques.

29 Pour ce processus voir H. Behrens, Der ebergang vain Spdtneolithikum zur frOhen Bron-
zezeit als melhodisches Problem, Acta Arch. Carpath. o, XV, 1975, p. 213.

29 Voir K. Horedt, Die Kupferzeit in Transsilvanien, Apulum 7, première partie,
1968, p. 113.

3° H. Behrens, ouvr. cité, p. 211 et suiv.
31 M. Petrescu-DImbovita, La civilisation Glina III Schnedenberg à la lumiére de

nouvelles recherches, Preistoria Alpinas 10, 1974, p. 287.
32 A. Vulpe, ouvr. cité, p. 248.
22 Ibidem, p. 247, ok est mentionné la hache de type DumbrAvioara du dernier niveau

de l'établissement de Schneckenberg de Sfintu Gheorghe, ainsi que deux boutons et une
bague spiral& provenant d'una tombe A ocre de Giliviinestii Vechi.

34 Al. Vulpe, ouvr. cité, p. 246.
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zeit) fut suivie du bronze ancien (Altbronzezeit) 26, et ainsi de suite. De
cette manière, on écarte les ruptures suscitées par les grandes migrations 27

En revanche, la thèse met en lumière le processus évolutif de Pénéoli-
thique vers Page du bronze, conduisant au début de cet Age A, la métal-
lurgie du bronze 22. Comme certains archéologues roumains Pont montré,
ce processus permet de faire remonter le début de quelques cultures de
l'Age du bronze Glina III Schneckenberg, par exemple jusqu'A
la période de transition 22. De même, mutatis mutandis, la première phase
de la culture central-européenne Aunjetitz est attribuée à Pénéolithique ".

Mais suivant d'autres auteurs, vu l'absence de toute rupture struc-
turelle entre la période de transition et les premières cultures du comman-
cement de Page du bronze (Gima III Schneckenberg, Cotofeni phase

Periam, Vuèedol-Zok et Nyirség), ces dernières se rangent dans le
bronze précoce. Pour une juste définition de celui-ci, il convient de retenir
non seulement la métallurgie du bronze, mais aussi tons les facteurs
de la culture matérielle et de la vie spirituelle, les limites de l'époque étant
précisées en fonction des chagemenls de profil intervenus dans la structure
socio-économique des communautés respectives 31.

Quant à la métallurgie du bronze, c'est à juste titre qu'on a souligné
le fait que les minerais de cuivre arséniés (les bronzes arséniés) ont été
exploit& non seulement A partir du bronze précoce comme l'attestent,
par exemple, certaines trouvailles de SArata Monteoru, Tulcea et Deva.
En effet, leur usage était connu déjA auparavant, depuis la fin de Pénéo-
lithique, ainsi qu'il résulte des spectroscopies effectuées sur des objets
prélevés dans Pagglomération de Cucuteni B, à SArata Monteoru. Ceci
constitue une continuité dans ce domaine de Pénéolithique au bronze
précoce 32. Du reste, après l'involution de la métallurgie au cours de la
période de transition, cette activité prend un rythme plus vif au commen-
cement de l'Age du bronze. 2i cette époqe, les premiers objets de bronze
font leur apparition parmi les pièces en cuivre 33. C'est aussi la période
des premiers moules de fonderie 34, dont la présence constitue un trait
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caractéristique du bronze précoce 35. Le nombre plus important des pièces
en métal de cette période, ainsi que les procédés technologiques en
usage A, l'époque indiquent par rapport A la période de transition un
degré sensiblement plus évolué du développement socio-économiques des
communautés tribales respective : degré de développement correspon-
dant à l'Age du bronze 36.

Compte tenu des données que nous venons d'exposer, il a été sou-
ligné que l'Age du bronze n'a pu apparaltre spontanément dans l'espace
carpato-danubien, la Dobroudja y compris. Ce phénomène ne saurait
étre attribué ni A, l'invasion, ni A, quelque brusque changement déterminé
par des facteurs inconnus. En réalité, il s'agit d'un long processus de mélanges
culturels, de continuité et de diversité par rapport A la période pré-
cédente. L'aboutissement de ce processus se manifeste dans des transfor-
mations d'ordre socio-économique, culturel et linguistique, que l'Age du
bronze de cet espace géographique reflète de fagon éloquente 37.

Comme de juste, les cultures de la période de transition de Pénéo-
lithique à l'Age du bronze de re,space carpato-danubien revétent un inté-
rét spécial pour le déroulement de ce processus de genèse.

Parrni ces cultures, importante en tout premier lieu pour ses liens
avec le Sud (influences égéo-anatoliennes) s'avère la culture Cernavoda.
Certains spécialistes ont commencé par l'attribuer à l'Age du bronze 39,
alors qu'en réalité elle se compose de trois cultures différentes, dont l'une
d'époque énéolithique (Cernavoda I) et les deux antres de la période de
transition A l'Age du bronze (Cernavoda II et 39. La dernière des trois
(Cernavoda III), avec des aspects apparentés au type BolerAz de Yougo-
slavie, Hongrie et Slovaquie, représente un phénomène local de trés
large diffusion, qui passe pour avoir contribué A, la genèse des cultures
Cotofeni et Baden 40.

En ce qui concerne les rapports avec l'Est, très intéressant se ré-
vèle l'ensemble Horodi§tea-Folte§ti, rattaché A, la vague de population
de type Gorodsk-Usatovo, venue du Sud-Est de l'Ukraine. De l'Est des
Carpates oil elle a d'abord abouti, cette population a essaimé plus loin
encore, en Dobroudja, Valachie et Bulgarie41. Au stade actuel de la recherche,
il est encore trop tôt pour préciser dans quelle mesure cette culture
attest& seulement pendant la période de transition et non du com-
mencement du bronze aussi, comme on le pensait d'abord est-elle la
variante de Moldavie de la culture Cernavoda II, qui précéda la culture

u Pour ce probléme voir E. Schubert, Einige Bemerkungen zur metallurgischen Ent-
wicklung im östlichen Mitteleuropa am ebergang vom Spiitneolithikum zur Frahbronzezeit, Acta
Arch. Carpath. *, XV, 1975, p. 189.

86 Pour le probléme de l'importance de la métallurgie dans le processus de la transition
de l'énéolithique à l'Age du bronze voir aussi Chr. Strahm, Der Mergang vom Spiitneolithikum
zur Friihbronzezeit in der Schweiz, Preistoria Alpina., 10, 1974, p. 21, concernant la Suisse.

37 P. Roman, ouvr. cite, Thraco-dacica, 1976, p. 56.
" D. Berciu, Sur les débuts de I'dge du bronze au Bas-Danube, s Dacia *, NS, VIII, 1964,

p. 316 et suiv. Voir aussi D. Popescu, ouvr. cité (deuxième partie), SCIV, XVI, 1965, 2,
p. 328.

86 P. Roman, ouvr. cite, s Acta Arch. Carpath.*, XV, 1975, p. 146, note 8.
40 Du meme, ouvr. cite, Thraco-dacica, Bucuresti, 1976, p. 55.

Ibidem. p. 54.
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Gima III Schneckenberg 42 ou bien elle appartient vraiment A. la cul-
ture Foltesti 43. Ce qui est stir, par contre, c est qu'elle a tenu un r6le
dans la genèse des cultures de l'Age du bronze A l'Est et partiellement au
Sud des Carpates.

Les tombes A, ocre posent elles aussi un problème. Considérées con-
temporaines de cet ensemble culture' ou d'une étape ultérieure ", les
récentes recherches effectuées A ce sujet ont mis en lumière le besoin
de la révision de leur chronologie en Moldavie, dans la moitié orientale
de la Valachie et en Dobroudja. En effet, ces tombes peuvent se ratta-
cher A, bien de mouvements des pktres et des cultivateurs de plantes des
zones basses du Sud et de l'Est de Pespace carpato-danubien, les unes
appartenant même A. l'ensemble Noua-Sabatinovka, de la fin de l'Age
du bronze 45.

Certains autres mouvements de populations de la période de tran-
sition sont mis sur le compte du groupe podolien, des tombes en cistes
de pierre. Celui-ci était descendu jusqu'au centre de la Moldavie et peut-
étre aussi dans le Sud-Est de la Transylvanie. Il semble qu'il a eu un r6le
dans la genèse des cultures du commencement du bronze dans l'Est de
la Roumanie 0.

D'autre part, un rôle dans la genèse des cultures du bronze pré-
coce en Transylvanie, au Banat et en Olténie a été tenu par la culture
Cotofeni. Celle-ci était née du fonds local de Pénéolithique final dans
l'Ouest de la Roumanie de type Herculane-Cheile Turzii (l'horizon des
anses A, pastilles) 41) auquel s'était ajouté dans la région danubienne de
POlténie l'apport culturel des éléments Cernavoda III, refoulés vers le
Nord par le groupe Celei. C'est ce qui explique probablement la présence
de certains éléments Cernavoda III, dans la première phase de la cul-
ture Cotofeni en Transylvanie 48. A la genèse de cette culture, dont la
vaste aire de diffusion a comporté plusieurs variantes régionales 45, ont
contribué A, partir de sa deuxième et surtout A, partir de sa troisième phase
des éléments méridionaux, d'origine égéo-troyenne 50, ainsi que des 616-
ments du helladique, du bronze précoce macédonien et de Page précoce
du bronze anatolien bi. D'autres éléments aussi, s'y sont ajoutés : d'ori-
gine orientale, ils appartenaient au groupe Decea Muresului ou bien du
Moyen-Danube avec des attaches dans les cultures Baden, Kostolac et
Vu6edol 52.

42 S. Morintz et P. Roman, Aspekte des Ausgangs des Aneolithikums und der ùbergang-
stufe sur Bronzezeit im Raum der Niederdonau, Dacia* NS, XII, 1968, p. 106, et suiv.;
Al. Vulpe, ouor. cité, Prdhistorische Bronze funde, p. 2 et suiv.

45 D. Popescu, ouor. cité, p. 335.
44 M. Dinu, Le problime des tornbes li ocre dans les régions orientales de la Roumanie,

Il Preistoria Alpina », IQ, 1974, p. 274; P. Roman, Cultura Cofofeni, Bucuresti, 1976, p. 59.
45 E. Coma, Quelgues problbmes concernant la période de transition vers rage du bronze

dans l'Est de la Roumante et le Sud-Ouest de l'URSS, Acta Arch. Carpath.*, XV, 1975, p. 143.
46 Ibidem, p. 141 et suiv.
42 P. Roman, ouor. cité, p. 35.
" Ibidem, p. 69 et. suiv.
6 Idem, Cultura Co(ofeni, Bucuresti, 1976, p. 47.
i'd Ibidem, p. 71 et suiv.
51 Idem, ouor. cité, Thraco-dacica, Bucuresti, 1976, p. 55.
62 I1n11, Cultura C2fofent, Bucuresti, 1976, p. 78.
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La fin de cette culture n'est pas encore suffisamment éclaircie. On en a
rendu responsables la culture Glina III, ainsi que éventuellement
le groupe des tombes tumulaires et pour ce qui est de la Transylvanie,
certains groupes de la culture A, la céramique cordée, entrain& dans le
sillage des communautés culturelles des gobelets en forme de cloche
(Glockenbecherkultur). Ces dernières étaient disloquées à leur tour par
la marche vers le Nord de la culture Vu6edo153.

Au stade actuel des recherches, les spécialistes sont d'avis que dans
le cadre de ces mouvements de peuplades, quelques groupes culturels
de la céramique cord& se sont infiltrés jusque dans le milieu Schnecken-
berg du Sud-Est de la Transylvanie, et m'ème plus loin, dans le Nord
de l'Olténie, en Valachie et en Moldavie. Sur leur impulsion, dans le Sud-
Est de la Transylvanie devait naitre, entre la troisième phase de la cul-
ture Cotofeni et la culture Wietenberg, le groupe ethno-culturel Jigodin,
d'origine central-européenne. Il se caractérisait par l'abondance de la
céramique aux motifs géométriques réalisés au moyen des impressions
A, la corde et offrait des analogies avec la céramique cord& de Bohème.
Un autre de ses traits caractéristiques résidait dans une activité métal-
lurgique plus marquée que celle de la période précédente 54. En outre,
on est d'accord aujourd'hui sur le fait que cette culture Jigodin avec des
analogies Schneckenberg, phase B, a fourni une contribution essentielle
la genèse de celle-ci 55

Presque parallèle à cette culture, se développe au centre et dans le
Nord de la Transylvanie la culture de la céramique décor& de piqiires
successives (phase Cotofeni-Cilnic) 56. Elle passe pour avoir la méme ori-
gine que la culture Cotofeni, étant en partie contemporaine de la çulture
Schneckenberg, dans sa phase A et le commencement de sa phase B 57.

Sur le plan chronologique, les analogies de la culture Cotofeni avec
Troje III, ainsi qu'avec le helladique précoce III, indiquent l'ancien-
neté de cette culture du territoire roumain, au développement antérieur

celui de la culture Schneckenberg. La culture Cotofeni a été contempo-
raine de certains faciès dérivés de Cernavoda II et ensuite parallèle au
groupe ZA,bala et A. la phase Schneckenberg A 59, se situant dans la seconde
moitié du troisième millénaire avant notre ère 59.

Le long du Danube, dans la zone des Portes de Per, au Sud-Oue,st
de la Roumanie, les recherches archéologiques ont attesté le groupe Vu6edol.
Une activité métallurgique plus soutenue le caractérise, s'accompagnant
parfois d'une céramique décorée d'impressions réalisées A, la corde,
présentant des analogies avec la céramique cordée du centre de l'Europe ".

53 Ibidem, p. 75 et suiv.
" Idem, ouor. cité, Acta Arch. Carpath. o, XV, 1975, p. 155; Al. Vulpe, ouvr. cité,

Prdhistorische Bronzefunde, p. 7 et suiv.
" P. Roman, ouvr. cité, oActa Arch. Carpath. a, XV, 1975, p. 155.
56 Al. Vulpe, ouor. cité, p. 8.
67 D. Popescu, ouor. cite (quatrième partie), SCIV, 17, 1966, 1, p. 16.
58 P. Roman, Cultura Colo fen( Bucure.5ti, 1976, P. 57. Pour la civilisation Mala voir aussi

E. Zaharia, Probleme ale epoch bronzului in sud-estul Transilvantei, s Aluta a, II, p. 63 et suiv. ;
Z. Székely, Contribulit la cunoasterea epocii bronzului in sud-estul Transilvaniei, SCIV, 22, 1371,
4, p. 387 et suiv.

" Ibidem, p. 67.
" P. Roman, ouvr. cité, s Acta Arch. Carpath. a, XV, 1975, p. 150.
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Si D. Popescu, °um.. cité (troisième partie), SCIV, 16, 1965, 4, p. 784.
65 P. Roman, ouvr. cité, p. 156.
65 Ibidem, p. 146 et suiv.
" D. Popescu, ouvr. cité, 17, 1966, 1, p. 162, et suiv.
65 P. Roman, Die Gima III Kultur, o Pr. Zeitschr, ., 51, 1976, 1, p. 41, A la diffé-

rence des autres qui ont soutenu la contribution de la civilisation de Foltesti A la genèse de la
civilisation Gima III (voir M. Petrescu-D1mbovita, °um'. cité, Preistoria Alpina 10, 1974,
p. 283 et sulv.).

6 Pour ces problèmes voir I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rundinien,
22, Ber. RGK, 1933, p. 69 et suiv. ; ideal, Le chapitre concernant l'Age du bronze dans Istoria
Rominiel, 1, 1960, p. 98 et suiv ; A. Prox, Die Schneckenbergkultur, 1941, p. 15 et suiv. et p. 85
et suiv.; D. Popescu, Die frOhe und mittlere Bronzezeit in Siebenbargen, 1974, p. 50 et suiv. ;
du mAme, Probleme ale epocii bronzului in Transilvania, SCIV, XII, 1961, 2, p. 379; Gh. Bichir,
Beitrag zur Kenntnis der frithen Bronzezeit in sildostlichen Transsilvanten und in der Moldau
(im Lichte der Grabungen von Cuciulata und Mindrisca) Dacia ., NS, VI, 1962, p. 87 et suiv. ;
M. Petrescu-Dlmbovita, ouvr, cité, o Preistoria Alpina., 10, 1974, p. 282.

67 J. Machnik, Bemerkungen zu den Kulturbeziehun gen in Mitteleuropa am Anfang der
Bronzezeit, Preistoria Alpina., 10, 1974, p. 192, 196.

" Ibidem, p. 201.
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Il est probable que ce groupe ait pénétré par 1à après la culture Baden-
Neel °I, 4 l'époque de la Glockenbecherkultur, dont les infiltrations ont
été relevé s en Roumanie occidentale aussi 62.

Ces considérations dégagent la conclusion que la connaissance des
cultures épanouies pendant la période de transition dans l'espace carpato-
danubien est absolument nécessaire i. l'étude des commencements de
llge du bronze dans ce méme espace géographique. Certaines difficult&
ne laissent pas de se montrer A cet égard. En effet, ne pouvant pas fixer
avec précision le moment final de cette période intermédiaire et le véri-
table début de rage du bronze, les opinions relatives a l'attribution chro-
nologique de certaines cultures ou phases d'évolution n'arrivent pas 4
un consensus (c'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas des cultures
Cotofeni et Glina III Schneckenberg) ". D'autre part, on a essayé
de faire remonter au bronze ancien les débuts des cultures du bronze
classique dans cet espace 64.

Généralement, au stade actual des recherches, la connaissance des
aspects culture's les plus importants du commencement de l'ige du bronze
dans l'espace carpato-danubien est encore lacunaire.

2t cet ég,ard, une attention toute particulière a été accordée at l'en-
semble Glina III Schneckenberg. On estime qu'une participation essen-
tielle A, sa genèse est due a la culture Cernavoda II °5. Composé de deux
cultures apparentées voire identiques même suivant certaines opi-
nions cet ensemble comporte des différences d'ordre plutôt régional,
d'ofi la proposition de l'appeler tout simplement Glina, Schneckenberg
demeurant le nom d'une simple variante '3°. Les spécialistes le rattachent
au groupe Mierzanowice-Kogtany-Nitra, développé en Pologne et Slo-
vaquie. Quant 6, sa phase la plus récente, elle s'apparente ft, la culture des
habitations lacustres de la zone nord-occidentale des Alpes, comme l'attes-
tent sa poterie et plusieurs objets de pierre, silex et métal 67. En outre,
plusieurs éléments de l'ensemble Glina III Schneckenberg ont été
également signalés dans le cadre des Glockenbecherkulturen, Nitra et Polada,
datées de la période comprise entre l'énéolithique final et la fin de la
phase Reinecke A 68.
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43 P. Roman, ouvr. cite, o Acta Arch. Carpath. s, XV, 1975, p. 156, note 52.
74 Ibidem, p. 151; du méme, °um% cité, Thraco-dacica, Bucuresti, 1976, p. 56.
71 lbidem.
" Du meme, ouvr. cité, Acta Arch. Carpath., XV, 1975, p. 149.
73 Ibidem.
74 Voir M. Petrescu-DImbovita, ouvr. cite, Preistoria Alpina 10, 1974, et suiv.

est mentionné la littérature relative h ce problème.
76 A. D. Alexandrescu, La nécropoie du bronze ancien de Zimnicea (dip. de Teleortran),

Dacia is, NS, XVIII, 1974, p. 79 et suiv.
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Par ailleurs, les liens de la culture Schneckenberg avec le groupe
Jigodin dont la céramique décorée à la corde est d'origine central-euro-
péenne, ainsi qu'avec le groupe ZAbala de l'Est de la Transylvanie expli-
quent les différences relevées entre les deux cultures, d'autant plus que
la culture Glina était de son 0516 en relations plus étroites avec les régions
sud-danubiennes 69.

Au point de vue historique, la culture Glina III, devait &border
son aire de formation au CO3111' de la Valachie, par suite de certaines pres-
sions venues de l'Est. Son expansion a eu lieu dans une phase plus récente,
d'abord vers le Sud, en direction du Danube et puis vers l'Ouest, couvrant
la Valachie occidentale et l'Olténie, ainsi que vers le Nord, dans le Sud-
Est de la Transylvanie, où elle superposa la culture Cotofeni, qui semble
avoir disparu sous le o choc » Glina Ill 70. Le mouvement vers l'Ouest
détermina un changement de direction de la culture Vuòedol, qui s'en-
gagea alors vers le Nord, en suivant le Danube jusqu'au co3ur de l'Europe
centrale, ce qui aurait déclenché la pénétration du goupe de la Glocken-
becherkultur dans la région de Budapest 71. Dans ce contexte historique,
les éléments central-européens, attest& d'abord par la céramique à picifires
de type Retz et ensuite par le groupe Kostolac, sont tout aussi caracté-
ristiques pour le commencement de l'Age du bronze que l'étaient les élé-
ments égéo-anatoliens pour la période de transition ou les éléments ori-
ginaires de la steppe pour la fin de l'énéolithique 72,

Deux arguments sont évoqués en faveur de cette préséance accor-
d& au facteur central-européen : tout d'abord, la fin des mouvements
ethno-culturels de la période précédente, d'autre part la diffusion parmi
les communautés de l'espace carpato-danubien des résultats obtenus
notamment dans le domaine de la métallurgie par les communautés du
centre et de l'Ouest de l'Europe 73.

Cependant, au point de vue chronologique il n'y a pas encore une
unanimité en ce qui concerne l'attribution de la phase Schne,ckenberg A
et de l'étape Proto-Glina, qui appartiendraient suivant certaines opi-
nions plut6t à l'époque de transition qu'A l'Age du bronze 74.

Quant aux groupes culturels contemporains de l'ensemble Gima
Ill Schneckenberg, plusieurs nécropoles du commencement du bronze
ont été signalées dans l'aire de diffusion de cet ensemble. Leur étude e,st
en cours. Par exemple, dans la zone danubienne de Valachie, il y a la
nécropole de Zimnicea. Elle se caraetérise par un mélange d'éléments
méridionaux d'origine (attestés par la céramique), prédominant, avec
des éléments orientaux (se manifestant par les tombes Ai ocre) et central-
européens (illustrés par des objets de parure) 75.

Un autre groupe funéraire de la même époque est celui des tombes
tumulaires de Milostea, dans le Nord de l'Olténie, dont les grands cereles

www.dacoromanica.ro



76 E. Popescu et Al. Vulpe, Necropola tu mutará de la Milostea, Revista Muzeelor o,
III, 1966, 2, P. 148, et suiv. ; P. Roman, vizor. cite, e Pr. Zeitschr. o, 51, 1976, 1, P. 38.

77 P. Roman, ouvr. cité, Acta Arch. Carpath. s, p. 152.
78 Ibidem.
76 lb idem.
" P. Roman, ouvr. chi, Acta Arch. Carpath. *, XV, 1975, p. 148.

81* Ibidem, p. 152 et suiv. ; du meme, ouvr. cité, o Pr. Zeitschr. e, 51, 1976, 1, p. 35.
82 Pour les liaisons avec ce groupe voir M. Dinu, K ooprosu o kulture garobidnih amfor

na territorii Moldovi, 4 Dacia *, NS, IV, 1960, p. 102 et suiv.
83 P. Roman, ouvr. cité, s Acta Arch. Carpath. o, p. 156 et suiv.
" Du meme, ouvr. chi, Thraco-dacica, Bucuresti, 1976, p. 85.
86 Ibidem, Pour la chronologie des tombes du tumulus de Baldovinesti voir N. Hartuche,

Contribufii la cunoafterea epocii bronzului in jud. Brdila, SCIV, 24, 1973, 1, p. 18.
86 D. Popescu, ouvr. cite, SCIV, 16, 1965, 2, p. 332; idem, own'. cite, SC IV, XVII, 1966,

1, p. 158 et suiv.
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de pierre et les vases A ornements cord& sont de types central-européen.
Au point de vue cluonologique, ces tombes ont été attribuées A, la phase
Schneckenberg B Th. Des tumuli dotés de « Ringe » de pierre analogues ont
été trouvés aussi dans la zone danubienne, A Moldova-Veche. Ils renfer-
maient des tombes aux ossements calcinés et des vases de type Vuéedol 77.

Ces groupes de tombes tumulaires de type Milostea précédent l'expansion
de la culture Glina III en Olténie, leur position chronologique étant inter-
médiaire, entre les cultures Vu6edol et Cotofeni-Cilnic d'une part et l'instal-
lation en Olténie des communautés Glina III 78. Quant A, l'expansion sus-
mentionnée elle a été interprétée comme une réaction probable face A,
l'infiltration central-européenne dans cet espace géographique 78.

Il y a encore une série de tombes tumulaires en Valachie, A, Gurbil-
nesti et PloiestiTriaj, qui manifestent des liens avec l'Europe centrale,
se traduisant dans leurs espèces céramiques décorées A, la corde 8°. A la
différence de ces tombes, le groupe des sépultures en cistes de pierre de
la moitié septentrionale de la Moldavie et de la zone sous-carpatique de
la Valachie offrent des liens se dirigeant dans deux directions opposées,
vers le Sud, dans le cas des tombes de Verbitsa et de Bella Crkva 81

et vers le Nord, dans le groupe des amphores sphériques, de Podolie 82.

Enfin, les tombes tumulaires A ocre nous portent du MO des steppes nord-
pontiques. Pour ce qui est des tombes tumulaires de Transylvanie, elles
appartiennent, au moins en partie, A, un groupe culturel indépendant, qui
aurait contribué A la disparition de la culture Cotofeni 83. Quelques-unes
de ces tombes (par exemple celles de Livezile, Izvoarele, Cärpinis, etc.),
véritables bätisses de pierre qui n'ont rien A voir avec les tumuli funéraires
de type nord-pontique, sont difficiles A attribuer par leur seul mobilier 84.

D'autre part, la mise au jour dans certaines tombes tumulaires (Ploiesti-
Triaj, Baldovinesti, etc.) de plusieurs vases accusant les types Monteoru
et Tei a été interprétée comme une preuve du contact des porteurs des
cultures du bronze classique avec les populations des tombes en tumuli 85.

Voisine A, l'Ouest de Glina III était la culture Periam, du Banat,
développée dans cette aire après la culture Nagyrév du cours moyen de la
Tisa, A, partir d'un fonds énéolithique tardif de type Bubanj-Sälcuta,
influencé par les cultures Baden, Cernavoda, Cotofeni-Kostolac et Vu6edol 86.

En revanche, on ignore quels étaient les voisins dela culture Glina III
A l'Est. On ne peut que supposer leurs liens avec les populations de la,
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Péninsule balkanique ou leur parenté avec les tribus des steppes nord-
pontiques 87. Tout aussi incertaine reste la situation à l'Est des Carpates,
en ce qui concerne le territoire de la Moldavie. LA., une fois éliminée la
culture Folte§ti II 88, il n'y eut plus que les faciès Bogdäne§ti et Mindri§ca
II 89, suivis de Monteoru I 0 3 9°. La première phase Monteoru I C 4, COR-
temporaine des deux faciès précités, n'est pas attestée dans ce territoire.

De leur côté, les cultures du bronze elassique, pré-mycénien, dévelop-
pées dans l'espace carpato-danubien (Monteoru, Tei, Cost4a, Peeica,
Wietenberg, Otomani, Vatina) commencent, si l'on juge suivant le stade
actuel des recherches, au cours de la première période de la chronologie
de P. Reinecke 91 Suivant la périodisation récente du bronze, cette pé-
riode correspond A, la phase ancienne de Page du bronze (Altbronzezeit).

C'est en ce sens qu'on a abordé l'explication des commencements
de Page du bronze dans l'espace carpato-danubien, compte tenu des
transformations subies par le fonds énéolithique local de la phase tardive
soumis A, diverses influences originaires du Sud, de l'Est et du centre de
l'Europe. Ces transformations aboutirent Ai des faciès culturels originaux,
nettement individualisés par leurs traits caractéristiques.

Qunt aux pièces de bronze de l'époque, le problème s'est posé de
savoir si leur alliage avait été réalisé dans l'espace concerné ou si la matière
première et peut-étre aussi les pikes respectives ont-elles été importées
du bassin égéen où florissait à l'époque la métallurgie du bronze 92 Les
similitudes de certains types de haches et de parures de métal trouvées
dans cette dernière région avec les objets du rame genre originaires du
Caucase incitèrent les spécialistes, du moins une partie d'entre eux, d'ac-
cepter Phypothèse de plusieurs groupes humains qui, en gate des miné-
rais de euivre, auraient voyagé par terre et par mer depuis les territoires
surpeuplés du Caucase et d'.Anatolie orientale jusque dans les zones ri-
ches en de tels minérais, situées au centre et dans l'Ouest de l'Europe.
Telle serait l'origine des premiers centres de la métallurgie du bronze
précoce, attestée par les vestiges d'une production locale, dans les Monts
Ibériques et les Pyrénées, les Alpes et les Carpates, qui offrent des analo-
gies ave,c le Caucase et l'Anatolie 93.

En ce sens, les récentes fouilles archéologiques du Caucase ont fourni
une nouvelle série de documents relatifs aux liens avec l'Europe centrale".
D'autre part, les spécialistes ont formulé la thèse que la présence de cer-
taines armes caractéristiques, telles, par exemple, la hache de guerre
percée d'un trou, également attestées dans le Sud-Est de l'Europe et au
Caucase ne s'expliquerait pas par les échanges ou l'importation entre les

87 P. Roman, ouur. cité, Pr. Zeitschr. a, 51, 1976, 1, p. 39.
" Pour ce probléme voir M. Petrescu-DImbovita et M. Dinu, Nouvelles fouilles archéo-

logiques a Follefti (Dip. de Gala fi), Dacia, NS, XVIII, 1974, P. 64, et suiv.
" Pour les fouilles effectuézs à Bogdanesti voir M. Florescu et C. Buzdugan, Afezarea

din epoca bronzulut de la Bogddnesti (jud. Bacdu). Raport amplu asupra cercetdrilor cwheologice
efectuale in anti 1952-1962, Arheologia Moldovei, VII, 1972, p. 103 et suiv. Pour les aspects
de Bogdanoti et MlndriKa II, voir aussi Gh. Bichir, ouvr. cite, p. 110.

" Al. Vulpe, ouar. cité, Praisiorische Bronzefunde, 1975, p. 3.
81 D. Popescu, MIDI% cité, SCIV, XVII, 1966, 3, p. 568.
" Al. Vulpe, °um. cité, Revista de istorie a, 27, 1974, 2, p. 247.
83 J. Machnik, a Acta Arch. Carpath. a, XV, 1975, p. 241 et suiv.
84 Du mame, mum. cité, Preistoria Alpina 10, 1974, p. 205.
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deux zones respectives. En effet, il n'y a pas de zone intermédiaire entre
les deux, les pieces en question faisant défaut dans la region qui separe
le Sud-Est du continent européen de la chaine caucasienne. D'autre
part, les pieces respectives trouvées au Caucase ne semblent guère d'une
époque antérieure à celle du Sud-Est européen. Il serait done à envisa-
ger plutôt que ce type de hache fut importé dansl les territoires sud-est
européen et caucasien de Perse et de Mésopotamie, où elle est attestée
A, la fin du IVe et au commencement du III' millénaire ay. n.6.95

Sur le plan chronologique, ainsi qu'il a été demontre, la périodisa-
tion de P. Reinecke, suivant laquelle le bronze précoce coinciderait avec
ses phases A 1 et A 2, délimitée,s par rapport aux découvertes faites en
Allemagne méridionale ne saurait s'appliquer aussi aux regions voisines,
de l'Est. C'est pourquoi on a tenté de réaliser une distribution chrono-
logique plus nuancée, partant non des dépôts mais du mobilier fun&
raire et de la stratigraphie des nécropoles 96. La transition A l'Age du
bronze sur le Moyen-Danube a 60 datée, selon cette méthode, A, partir
des liens sud-orientaux de la culture Baden avec la fin du helladique an-
cien et le commencement du helladique moyen dans le bassin égéen, sans
qu'on puisse encore préciser en toute certitude le moment de debut de
l'Age du bronze dans cet espace. En revanche, la fin du bronze précoce a
été rattachée A, la soi-disant influence mycénienne 97.

La chronologie absolue de la période de transition et du commen-
cement de l'Age du bronze dans l'espace balkano-danubien a 60 fixée
notamment partant les liens aivec Troje. Suivant cette chronologie, les
premières influences de type Troje I se situent A la fin de la culture Cerna-
voda I, ce qui signifie que les commencements de la culture Cernavoda III
doivent se dater juste après le debut de Troje I, d'aù l'on a induit
que l'éclosion de la période de transition doit avoir eu lieu vers les années
2800-2700 av.n.è., ou, si les commencements de la culture Cernavoda
coincident avec la fin de Troje I, vers les années 2500 av.n.6 .98

Quant aux commencements de l'Age du bronze dans le territoire
roumain, ils ont été datées, en les synchronisant avec Sitagroi V et au
moyen des analyses au C14, vers les années 2135 ± 150 ou 1920 ± 100
av.n.e.

Par consequent, la période de transition correspond en general
dans l'espace carpato-danubien au bronze précoce du Sud de la Bul-
garie. Celui-ci a été date au moyen du C14 dans l'intervalle des années
2750 et 1900 av.n.6.10°.

Ainsi qu'il a été déjà démontre, la question du commencement de
l'Age du bronze n'est pas uniquement un problème de developpement
socio-économique et culture', ni un problème de chronologie tout sim-

96 Al. Vulpe, ouvr. cité, p. 249.
96 E. Schubert, Studien zur frithen Bronzezeit an der mittleren Donau, 54. Ber. R G K,

1973, p. 70.
97 Ibidem, p. 71.
98 Al. Vulpe, ouvr. cité, Prithislorisehe Bronzefunde, 1975, p. 8 et note 67.
99 Ibidem, note 68.
la° R. Katintarov, ouvr. cité, Arheologjas, XVI, 1974, I, p. 1; idem, ouvr. cilé,

Arheologja, XVII, 1975, 2, p. 3.
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plement, mais aussi un problème ethnique. C'est pourquoi il convient de
considérer avec toute l'attention requise le fonds ethnique hi partir duquel
se développent les cultures de cette étape 101 11 est k, présumer en ce
Bens que les transformations générales intervenues dans la structure socio-
économique et culturelle ont dii retentir aussi dans le domaine ethnique
et linguistique. Ce retentissement s'est fraduit en fait par la séparation,
au sein de la famille des peuples indo-européens, de la branche thrace.
Le processus fut de longue durée. Sa première étape (proto-thrace) débute
avec le bronze précoce, sans qu'on puisse préciser encore exactement le
moment de la cristallisation de l'ethnie thrace dans l'évolution du bronze
dans l'espace carpato-daaaubien.

Voilà quelques-uns des principaux résultats obtenus par les re-
cherches concernant les commencements de Page du bronze dans l'es-
pace carpato-balkanique. Leur revue, méme sous cette forme succincte,
dégage l'avance culturel et chronologique de l'espac,e sud-balkanique,
en ce sens que dans cette région Page du bronze s'est installé plus rapi-
dement, sans que le besoin d'une époque de transition se fasse sentir.
Cette avance était due en tout premier lieu aux liens plus étroits de cet
espace avec les civilisations du bronze précoce épanouies dans les régions
égéo-anatoliennes. Un autre résultat dégagé de ces recherches consiste
dans le fait que le bronze précoce sud-balkanique était contemporain de
la période de transition de Pénéolithique à l'âge du bronze de l'espace
carpato-danubien. On présume l'existence d'une telle période de tran-
sition également dans le territoire bulgare compris entre le Danube et
les Balkans, partant du fait que celle-ci est attestée dans les régions voi-
sines de ce territoire, à, savoir en Dobroudja et en Serbie.

Pour ce qui est de la genèse de l'Age du bronze dans l'espace carpato-
danubien, les recherches ont soulignél'impératif d'une bonne connaissance
du fonds de l'époque antérieure, autrement dit de Pénéolithique tardif,
ainsi que des transformations qu'il a subies au cours de la période de
transition, surtout sous 'Influence des contacts avec des éléments d'ori-
gine est-, sud- et central-européens. 11 a été souligné en ce sens gull
est absolument nécessaire de tenir compte non seulement de la métallurgie
du bronze, mais de tons les facteurs de culture matérielle et de vie spiri-
tuelle ayant joué dans cet espace.

101 M. Buchwaldek, Die Sehnurkeramik und Antange der Bronzezeil, Acta Arch. Carpath.,
XV, 1975, P. 191.
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Relations linguistiques

NOUVELLES CONTRIBUTIONS A L'ÉTUDE DES EMPRUNTS
SLAVES DANS LE LEXIQUE AROUMAIN*

ELENA SCARLATOIU

Le dialecte aroumain qui est parlé de nos jours dans la pénin-
sule Balkanique, dans plusieurs localités de Grèce, d'Albanie, de Yougo-
slavie et de Bulgarie 1, de même que dans quelques localités de Dobroudja
et d'autres régions de la Roumanie 2 - est connu des spécialistes non
seulement par les textes publiés A, partir du XVIIP siècle 3, les maté-
riaux des enquêtes dialectales ou les ouvrages lexicographiques non moins
utiles 4 dus, pour la plupart, hi des locuteurs « natifs » du dialecte, mais
également grâce aux études de nombreux romanistes et balkanologues
de prestige 4, qui ont contribué de ce fait 1 une meilleure connaissance des
réalités complexes de la romanité orientale.

La solution de certains problèmes d'ordre théorique 6 de l'histoire
du dialecte, de l'histoire même (si agitée et si controversée) de ses sujets
parlants, et, partant, de l'histoire de la langue roumaine dans son ensemble,
dépend, dans une mesure importante, de l'exactitude avec laquelle
sont appréciés le caractère, le poids et l'intensité des rapports qui se sont

* Cet article représente /a synthése de quelques-uns des résultats de nos recherches
lexico-étymologiques portant sur les mots d'origine slave du dialecte aroumain.

1 Cf. DDAs. (Voir également la carte incluse A la fin du volume, qui refléte la réalité
ethnographique aroumaine antérieure A 1912, date A laquelle la Turquie se voit privée de l'en_
semble des territoire balkaniques.)

2 Voir Saramandu, Cercet., p. 20-21.
s Voir C. Lit., p. 112-117.
4 Voir DDA2 (notamment la bibliographie publiée A la fin du volume) et Seche,

Schi Id , II.
5 Voici une bréve liste sélective des principaux ouvrages consacrés au domaine roman

oriental, et notamment A l'aroumain, envisagés du point de vue des études romanes et balkani-
ques (pour la liste compléte voir la bibliographie générale qui cldt notre étude lexico-éty-
mologique) : WAr, III; P. Papahagi, Ar; T. Papahagi, Romanit.; Ar.;CAr.;CMr.; C Rom.;
Cazacu, Studit; Coteanu, Elem. dial.; P. Neiescu, Cercetdri dialectale la romdnit din sudul
Dundrit, CL, X (1), 1965, p. 21-29; Caragiu, Fonomorfologie aromdnd; Compendia; Jordan,
Manoliu, Lingo. rom.; Rosetti, ILR ; Mihilescu, Limba latind; La diffusion..., dans RgSEE,
IX, 1971, 3-4; pp. 497-510; 659-676; X, 1972, 1, p. 83-94; XI, 1973, 1, 2, 3, 4,
pp. 97-113; 227-240; 423-442; 689-710; XII, 1974, 1, p. 17-32.

6 Ces problèmes se retrouvent, en tant qu'hypothèses de travail ou bien en tant que
thèses solidement argumentées, dans certains des travaux appartenant aux auteurs cités ou
A d'autres linguistes. Les directions de recherche et les points de vue propres aux études slaves
de Roumanie concernant le caractère et la chronologie de la pénétration des éléments slaves dans
le dialecte aroumain seront présentés dans ce qui suit. C'est pourquoi nous estimons qu'll serait
inutile d'alourdir l'exposé introductif de noms et de titres qui seront cités au moment opportun.

REV. ÉTUDES SUD-EST EURO?., XV, 3, P.535-551 ,BUCAREST, 1977
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7 Le lexique est considéré comme l'une des deux composantes essentielles de toute langue
(de tout dialecte), le premier, dans l'ordre de l'importance, étant représenté par la structure
grammaticale.

Mikl., Slay. Elem.; Unters.
De mame que dans le cas des langues romanes occidentales, l'étude de leurs contacts

avec les langues germaniques représente la condition sine qua non d'une connaissance correcte
de leur histoire; dans le cas des langues et des dialectes romans du sud-est de l'Europe, l'on ne
saurait étudier A fonds leur évolution et les périodes de leur histoire sans tenir compte de leurs
contacts avec les Slaves méridionaux (cf. Iordan, Manoliu, op. cit., p. 38-39).

10 Byhan, Si. Elem., dans Jb, V (1898), p. 92-145, 309-341.
L'auteur discute uniquement les radicaux slaves contenant des voyelles nasales.

77 A savoir, la langue roumaine parlée de nos jours.
L'auteur estimait, par exemple, que des radicaux tels que gond-, *strong- qu'il

considérait comme étant d'origine slave, auraient donné ir. gindesc (par Vintermédiaire d'une
forme bulgare plus ancienne *Will) et droum. gindac; de mame, le radical slave supposé
*strong serait A l'origine du droum. strung& L'ouvrage comprend un grand nombre d'autres
étymologies fantaisistes, qui s'expliquent non seulement par les informations limitées dont
disposait Pauteur, mais égaletnent par sa connaissance imparfaite du roumain. C'est pourquoi
Ja liste des toponymes de la mame origine, que l'auteur a incluse A la fin de son étude (p. 309
et suiv.) doit également atre examinée avec au moins la mame prudence.

14 Pascu III; voir le son sujet Seche, Schiffi, II, p. 265. Pour ce qui est des éléments
slaves, nous remarquons dans cet ouvrage certaines confusions terminologiques (l'auteur
emploie souvent l'un pour l'autre les termes bulgare, slave, slave ancien, ancien sud-slave),
ainsi que des exagérations itymologiques qui conduisent l'auteur à attribuer, de fa von arbi-
traire, certains emprunts sud-slaves de l'aroumain exclusivement au bulgare.

77 CElem. (compte rendu : St. Mladenov, Zur Erforschung des slaoischen Elements im
Aromunischen, dans AslPh, 41 (1927), p. 143-152).
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établis à, un moment donné entre le lexique de l'idiome en question
et celui des langues ou dialectes avec lesquels le premier est entré en
contact d'une manière plus ou moins durable ou éphémère dans les diffé-
rentes circonstances historiques. Cette nécessité a été signalée il n'y a
plus d'un siècle par Fr. Miklosich, le savant slovène qui a accordé une
importance particulière A, la pénétration et à la conservation dans le fonds
lexical roumain des éléments lexicaux slaves et notamment sud-sla-
ves ; cette attention s'explique par les relations qui se sont établies au
cours des siècles entre la population romanisée du nord et du sud du Danube
et les Slaves méridionaux 2. Aliklosich a créé ainsi les fondements de l'étude
scientifique des éléments slaves du roumain, y compris de ses dialectes
sud-daxtubiens.

Pour ce qui est de la manière dont la tradition inaugurée par
Fr Miklosich a été continu.ée, il nous faut relever que, dans le domaine de
l'aroumain, les recherches de Th. Capidan ont été précédées, A, la fin du
siècle dernier, par l'ample étude de A. Byhan ", qui représente en méme
temps un dictionnaire sui generis des radicaux d'origine slave U de cer-
tains emprunts des quatre dialectes roumains (daco-roumain 12, aronmain,
mégléno-roumain et istro-roumain). L'ouvrage contient cependant de
nombreuses inexactitudes 13 et exagérations, dont certaines sont inhérentes
au niveau où se trouvaient à cette date les recherches étymologiques
ainsi que celles relatives au poids et à la place de l'élément slave du rou-
main.

Deux décennies plus tard paraissaient en méme temps en Roumanie,
Jassy et hi Bucarest, les travaux de G. Pascu " et de Th. Capidan 15,

dont le premier traite des mots aroumains groupés selon leurs origines,
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18 Voir Pascu, II.
Rosetti, ILR, p. 313-317.

18 Mihiilä, Impr., p. 15.
C Elem.

28 Mihailft, op. cil., p. 13.
21 II s'agit de la liste de CM I, p. 88-91.
22 Rosetti, ILR (les chapitres conternant les langues balkaniques et les langues slaves

mér idionales).
23 Les études les plus importantes de E. Petrovici à ce point de vue ont été réunies dans

Je volume Sludii.
"MihAilé, Impr., Sludii.
" Piltrut, Studii.
28 11 s'agit des deux éditions de DDA, de CLii., ainsi que de la contribution de J. Kris-

tophson (ZrB, X, 1974), qui a donné une nouvelle édition du Lexicon Telraglosson rédigé par
Daniil Moscopoleanul au XVIII 2 siècle.

Nous avons excepte les matériaux Indus dans les travaux parus jusqu'en 1974 y compris.
Au début de 1975, notre répertoire lexico-étymologique des emprunts slaves du dialecte aroumain
était déja achevé.

N'ayant pas la possibilité d'effectuer des enquétes directes chez les Aroumains de la
péninsule Balkanique, nous avons utilisé avec beaucoup de prudence (a cause des interférences
évidentes avec le daco-roumain) les données que nous avons recueillies chez les Arouinains
établis en Roumanie.

II faut faire aussi la mention que nous avons limité nos recherches à une catégorie gram-
maticale unique, mais qui est la plus significative à savoir, a celle du substantif, en nous
fondant sur la remarque que la plupart des emprunts appartiennent à cette catégorie.
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une place à part étant consacrée aux éléments slaves " tandis que le
second est entièrement consacré à l'étude des emprunts slaves de Parou-
main

Une classification thématique des éléments slaves du roum.ain, y
compris de ses dialectes sud-danubiens a été donnée ultérieurement
par A. Rosetti17. Elle n'offre cependant « qu'une image d'ensemble de la
place qu'occupent ces éléments dans le système lexical du roumain » 18
car, étant donné son caractère très général elle ne saurait étre complète.

De nos jours encore, l'étude de Th. Capidan portant sur les éléments
slaves de l'aroumain 19 demeure l'un des instruments les plus utiles d'in-
vestigation de l'histoire de ce dialecte et de ses sujets parlants, et constitue,
en méme temps, une contribution théorique intéressante, pouvant servir
de base aux discussions. Mais, comme l'ont remarqué avec raison
P. Cancel, A. Rosetti et G. MihAi15, 28, la liste des 72 emprunts anciens
(sud-slaves) communs au daco-roumain, à l'aroumain et au mégléno-rou-
main (Stabile par Th. Capidan est au moins incomplète et arbitraire » 21
Elle doit étre revue, complétée et amendée A, la lumière des données ré-
eentes fournies par les études des slavistes roumains et par les contribu-
tions lexicographiques récentes.

Les ouvrages théoriques fondamentaux de Al. Rosetti 22, E. Petro-
vici 23, G. MihAilg, 24 et I. PAtrut 28, suggèrent des méthodes nouvelles
pour aborder les problèmes liés au caractère, au poids et aux étapes de
la pénétration et de Passimilation des éléments lexicaux empruntés par
l'aroumain, tandis que les contributions lexicographiques récentes 26
fournissent des matériaux nouveaux qui s'ajoutent A, ceux datant des
XVIIIe et XIXe siècles et du début de notre siècle.
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27 A propos de chaque sous-division thématique, nous avons également diseuté les termes
qui ont été considérés jusqu'A present comme étant d'origine slave et qui s'averent etre derives
sur le terrain de l'aroumain, avoir une autre origine ou bien avoir 'Allard en aroumain A partir
d'une langue slave, mais par l'intermédiaire du grec ou de l'albanais; ces derniers doivent etre
interprétés par consequent en tant qu'emprunts grecs ou albanais.

22 Nous avons adopté, dans la présente etude, le principe de l'étymologie directe. C'est
pourquoi un mot aroumain tel que pledeicd, par exemple, a été inclus dans la catégorie des
emprunts serbo-croates et non pas albanais.
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Dans la présente etude nous avons essayé de valoriser cet heritage,
nous proposant, entre autres, de mettre en evidence la continuité terri-
toriale des dialectes du roumain commun à l'époque de leurs premiers
contacts avec les langues slaves méridionales.

Dans ce cadre general, nous nous sommes propose d'établir la
place de l'éléntent slave dans le vocabulaire aroumain.

Nous avons essayé également de dégager d'une manière plus pré-
cise les traits caractéristiques des elements slaves du vocabulaire aroumain
et de revoir, en même temps, certaines etymologies 27, en précisant la
langue (les langues) sud-slave(s) dont sont provenus les termes en question ;
en méme temps nous nous sommes propose d'établir une chronologie rela-
tive des mots slaves anciens qui ont pénétré dans le dialecte aroumain.

Dans les quelques 200 pages de notre etude, qui réunissent les re-
sultats de nos recherches dans ce domaine (voir p. 1) nous analysons du
point de vue lexico-étymologique : 106 termes appartenant A, la catégorie
des mots relatifs à la culture matérielle (la maison et son environnement ;
les agglomerations humaines) ; 25 termes relatifs à PagTiculture et A,

l'élevage ; 56 mots concernant le règne vegetal; 46 termes relatifs à, la
faune ; 57 mots ayant trait A la nature environnante ; 23 termes concernant
le corps humain, les maladies, la médecine populaire ; 34 mots appar-
tenant A, la sphère de la vie spirituelle ; 40 termes se rapportant aux relations
sociales et à la société ; soit un total de 387 mots de base, auxquels
s'ajoute un nombre important de variantes phonétiques (y compris les
mots à prothèse).

Les mots de base discutés ne sont pas tons d'origine slave 28, bien
que les dictionnaires étymologiques du dialecte aroumain les considèrent
pour la plupart en tant que tels.

C'est ainsi que des termes comme brava et eta& ne sont pas des
emprunts slaves, mais des mots autoehtones; puidtd, cópd sont hérités
du latin; bdbd, triscd, bumbdr ont une origine onomatopéique ;
&ma, sfodrd, drum, cdsdre, livdde, mólif4 (magi), plátún, virvirílá, péstravd,
pistruvd,viró,sb6r et zbér sont empruntés au néo-gree; &alp est emprunté

l'albanais; bilgie et tuidg(d) sont, probablement, des mots protobulgares;
zlodtd, credngd, mîØfá, nedmfu, glodtd, pimnifd sont des mots daeo-
roumains.

Nous avons étudie également une série de termes A, radical slave,
mais qui se sont formes sur le terrain de l'aroumain par derivation, adap-
tation ou réadaptation phonetique, élargissement ou restriction séman-
tique sfreddine, îuv ál,tá, custanddt, pldtd (A, condition de le considérer
comme un derive du verbe a plati) ; puredn, Jerí,tá, predznd, lised ; nivis-

létnd, linl,tá, bilúìí; jugurbild, virtickifd zmei (avec le
sens de « jouet »).
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29 Un autre synonyme partiel de alar est codrdd, droum. cocirdd (< lat. chorda).
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ne autre catégorie de termes qui sont enregistrés dans les diction-
naires soit dans la categorie des mots A étymologie obscure, soit dans celle
des emprunts slaves, est représentée par les calques sémantiques pour
la plupart : réndd (arindd, arénda ), pldvic, gárfu, Mind, cruse, glindr,
nrdhlu, gad.

Enfin, des mots comme strig, subd, prdvdd, ptedie ont, A notre avis,
une étymologie incertaine.

*
n problème qui n'a pas encore été discuté dans la littérature

spécialisée est celui de la place occupée dans le vocabulaire aroumain par
les emprunts slaves.

En étudiant les sens fondamentaux de ces emprunts, nous avons
observé avec régularité que les termes en question représentent, pour la
plupart, des synonymes partiels (rarement intégraux) ou territoriaux de
termes plus anciens autochtones ou hérités du latin (qui sont souvent
communs au daco-roumain) et par conséquence, qu'ils ne désignent pas
des notions nouvelles, inconnues aux sujets parlants avant l'arrivée des Slaves :
stredhd (dans le Nord et dans le Sud), roum. stredsind (et le toponyme
Strehaia), synonyme partiel de acupirimindu (droum. acoperis et acope-
rdmint (< acoperi < lat. aeco (o )perire) ; atar (dans le Nord) et cigar
(dans le Nord et dans le Sud), synonyme de larc (roum. !arc ) 29 j ards-
todcd (dans le Sud) (droum. rdstodcd), synonyme de strungd (droum.
strungd) ; ubdr (dans le Sud) (droum. ob6r ) et ugrddif (dans le Nord)
(droum. ogradd), synonymes de cirte (droum. curte) (< lat. curtis ) ;
Wind (dans le Sud) (droum.. cécind ) et cutedtd, (droum. cotil ), synony-
mes de cdsistrd, mot d'origine obscure (probablement, autochton) ; ledsd
(dans le Sud) (droum. ledsd ), synonyme partiel de poártei (droum. poártd)
(< lat. porta ) ; plod6e (dans le Nord et dans le Sud), synonyrne partiel
de k'elitrd (droum. pidtrd ) (< lat. petra) ; bldnd (dans le Nord et dans
le Sud) (droum. bland), synonyme partiel de lémnu (droum. lemn) (< lat.
lignum ) ; ilild (droum. ulif,d ) et partied (dans le Nord), synonymes par-
tiels de cale (droum. cale) (< lat. callis ) ; le mot vas, enregistré dans tons
les parlers aroumains, de méme qu'en daco-roumain (vas) )(< lat. vasum)
connalt tout un nombre de synonymes dialectaux partiels : 6edscd (droum.
cedscd), plósett (droum. plóscd), pòtd, pén'ild, medrd, blid (droum. blid ),
gdvdnd (droum. gdvand et gdvan ), cubilifd (droum. cobilild et cóbilild)
et cri'bld ; les mots film& et eiredp sont des synonymes de furnu (< lat.
furnus ) ; jar (droum. jar ) est un synonyme partiel de cdrbune (droum.
cdrbune) (< lat. carbo, -onem) ; pldmind est le synonyme territorial de
flama, fleamd, qui est attesté dans tous les parles aroumains, de méme
qu'en daco-roumain littéraire (flamd ) (< lat. flamm,a ) ; princd (dans
le Nord), avec la variante pringd (dans le Sud) et sterpild ont le synonyme
partiel Ulu, aldiu (droum. 14) (< lat. *laceus laqueus ) ; verigd (droum.
verigd ) est le synonyme partiel de jérellii (droum. cerc ) ( <lat. circ ( u )lus ) ;
guvòzdu, est un synonyme partiel de cart'id (droum. cui) (< lat. our eta) ;
bsi/rdd (dans le Sud), synonyme de virdzedid (droum. verged ) (lat. svir-
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gella, virga); prisne (droum. prisnel), synonyme de ratel (lat. *ratellus);
dret.geáld (droum. (Ursa et ptedszd mot autochtone), synonyme partiel
de viltoáre (< lat. *voltoria < volutus ); hránd (dans le Nord et dans le
Sud) (droum. hranii), synonyme de mincare (droum. mincére) ( < mincu<
lat. manducare); etticio (dans le Nord et dans le Sud) (droum. coldo),
synonyme partiel de %Ile (droum. piine) (< lat. panis). Le mot armd-
siltúrá (< armas < armin < lat. remanere) dispose de plusieurs synonymes
partiels tels que : prigind (droum. prágind ), cómind, bogind (droum.
bogtind); zdaii est le synonyme géographique du mot creag (droum.
cheag ) (< lat. *clagum *coagulum), qui cou.vre tous les parlers arou-
mains. Les synonymes partiels du mot bucátd, attesté dans tous les par-
lers aroumains (droum. bucatd) (< lat. *buccata) sont les suivants :
finig, ?un'ild (droum. puvild), trimbd et baftind # lopin de terre » (droum.
baftind); cojóc (dans le Sud) (droum cojoc) est le synonyme partiel du
terme gund (droum. gund) (< lat. gunna).

Plug (droum. plug ) a le synonyme aratru, arqt (dans le Nord et
dans le Sud) (droum. vieilli aratru) (< lat. aratrum); les synonymes
partiels de codsa (dans le Nord et dans le Sud) (droum. coasd)sont cos&
(droum. cos& ) et seátird (droum. secerd) (< lat. sicillis); snop (droum.
snop ) est le synonyme partiel de minticriii, minucriii (roum. mánunchi)
(< /at. manuclus), cupilá, capita (dans le Nord et dans le Sud) (droum.
cdpild) est le synonyme partiel de c6pd (droum. rég. copitli < *copd)
(< lat. copia); vrag et brcialei (droum. brazda) ont encore, dans le Nord,
le concurrent rdin (< lat. ordinare); aline (droum. °brine) est le syno-
nyme partiel de ?edid, paid (drouin. fed) (< lat. sella).

Dubrác et dab sont des synonymes régionaux de peidure (droum.
peiclure) (< lat. padulem); ?umd et drerzgei sont les synonymes partiels
de frundzár (< frunda <lat. frondia) (cf. droum. frunzi f); 6iiip&
(dans le Sud) est le synonyme du mot plus ancien skine (droum. spin,
spine) (< lat. spinus, spina); raitá (droum. rachitd) est le synonyme
régional de sálle (droum. sálcie) (< lat. salix, sal(i)cem) répandu dans
tons les parlers aroumains, carpin (drum. cárpen) (< lat. carpinus),
qui est général en arouma in, a un synonyme local, gáber ; lipd (dans le
Nord) est le synonyme territorial de til'iii (droum. tei ) (< lat. *tilium,,
tilia) enregistré taut dans le Nord que dans le Sud ; iéhld est le syno-
nyme territorial de kin (droum. pin) (< lat. pinus ), attesté aussi bien
dans le Nord que dans le Sud ; jir (droum. jir) est le concurrent de
fdgd (droum. rég. fága) (< lat. fagus), attesté dans les deux zones, de
méme que celui de grinda (droum. ghindd) (< /at. glandem, glans), qui
se retrouve également dans tous les parlers aroumains.

Un synonyme partiel du mot bou (droum. bou) (< lat. bovis ) est
le mot d'origine slave bic (droum. bic), tandis que le synonyme de nimáriii,
ndmál'iii (droum. animal) (< lat. litt. animalis)est právdd; cupitd (droum.
copitd) représente le synonyme partiel de ungre (droum. unghie) (< lat.
ungula); puh (droum. puf) est un synonyme partiel de pecinei (droum.
pawl) (< lat. pinna); eg, employé dans les parlera méridionaux, est
le concurrent de arieiii (droum. arici) (< lat. ericius), qui se retrouve
dans tons les parlers aroumains ; el& (dans le Nord) est le synonyme
territorial de lerbu, qui est employé dans tons les parlers de Paronmain
(droum. cerb) (< lat. cervus); jábd, dont Pair& est limitée, est le syno-
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80 Cf zac6n, slobodte, bugdt, dar, rob, rodbd, strájd, ndvdlà.
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nyme de brodsed (droum. broascd)(<1at. *brosca) terme attesté tant dans
le Nord que dans le Sud ; grivd est le synonyme du terme pan-aroumain
cocintei (droum. codmd) (< lat. coma); Mal est le synonyme partiel de
vultur (droum. vultur ) (< vultur ).

Le mot vale (droum. vale) (< lat. =His ), qui existe dans tous les
parlera aroumains, coma:it plusieurs synonymes (territoriaux ou partiels)
d'origine slave, tels que lima (dans les parlers méridionaux) (droum.
luned), clinied (dans le Nord) et trdp (tant dans le Nord que dans le Sud) ;
gólind est le s3rnonyme partiel de munte (droum.. munte) (< lat. mons,
monten); apd (droum. apd) (< lat. aqua) connait toute une série de
synonymes partiels d'origine slave, tels que : bdrá (droum. bard), mueírld
(droum. mocirld), mu6eárd, izzur (droum. izvór ), prdiu, puv6niu, pot6c;
pimintu (droum. pdmint) (lat. < pavimentum) a, également, quelques
synonymes partiels d'origine slave : nigl' ednd, pldvúc, clisd (droum.

tind (droum. tind), mizgd (droum. mizgif ); (droum. ud,
uda(a), uddturd) (< ud < lat. udus ) a comme synonyme territorial
le mot d'origine slave v/cigd (dans le Nord), avec la variante vld'ngd (dans
certains parlers méridionaux) ; à etd (droum. etate)(< lat. aetas ), attesté
dans tous les parlers de l'aroumain, correspond le synonyme viirstd (dans
le Nord et dans le Sud) (droum. virstd) et vristd (uniquement dans le
Nord) (droum. rég. ?Add).

Le mot etilein'is (droum. (< lat. calcaneum ), qui a été enre-
gistré dans tous les parles aroumains, connalt un synonyme territorial
emprunté au bulgare : ; trup (droum. trup ) subit encore la concur-
rence de córpu (droum. corp ) (< lat. corpus); pér (droum. Or) (< lat.
pilus) a les synonymes partiels ou territoriaux suivants cusifd (droum.
cosig),pdltdnild (dans le Nord), plitined (droum. pleat ) et kicd (droum.
chicd); PAT (droum.fatd) (< lat. facies), répandu dans toutes les variantes
territoriales de l'aroumain, a pour synonyme partiel le terme moiste;
lingodre, lungodre (droum. lingodre, lingodre, lungodre) (< lat. languor)
a le synonyme *boald, pl. boli, employé de nos jours uniquement dans les
expressions phraséologiques ; rcind (droum. rand), enregistré dans les
parlers du Sud, est le synonyme régional de pledgd (droum. litt. pldgd)
(< lat. litt, plaga).

Un synonyme partiel du mot bode (droum. boci, bocel et voce)
(< lat. *box, *bocem, vox) est glas (droum. glaa ); sild (droum. vieiLli
sild) employé dans le Sud, est le synonyme territorial de putedre (droum.
putére) (< putea < *potere), généralement en aroumain.

Le terme ledtlze (droum. MO, rég. ledge) (< lat. lex, legem), em-
ployé à Ohrida, est concurrencé par zacefrn (attesté dans les textes cano-
niques).

Les termes d'origine slave ayant trait aux relations sociales et Ai
la société à l'exception des mots désignant les degrés de parenté et les
appellatifs apparaissent fréquemment dans les textes religieux et chez
les écrivains aroumains du XVIIP siécle et sont bien plus rares dans les
textes populaires 30.

Pour ce qui est de la terminologie ecclésiastique, il nous faut relever
que la plupart des mots appartenant à cette sous-catégorie thématique
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31 Ce terme désigne le roumain continuateur clirect du latin oriental parlé dans les
provinces danubiennes romanisées avant la grande scission qui séparera les dialectes daco-
roumain et aroumain (cf. Rosetti, ILR, p. 351).
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est représentée par des mots hérités du latin relatifs A, la religion chré-
tienne, tels que : origin, oriptindtáte (droum. creftin, cresstindtdte), dumni-
dzd(u) (droum. dumnezeu), btisedricd (droum. biséricd), altár (droum.
altar), or24,e (droum. cruce), Crdciin (droum. (Jrticiun), Pdisti (droum.
Pcifti), pie& (droum. pdcat ). Les termes empruntés au slave sont peu
nombreux ; d'ailleurs, certains de ces termes ont su.bi un élargissement
de la sphère de leur emploi et de leur sens. C'est le cas, par exemple,
de duh ou de sobor, dans les deux cas les mots en question ayant subi
un élargissement de la sphère des emplois par rapport au slave.

Ce que nous venons d'exposer vient A l'appui de la remarque que,
dans un bon nombre de cas, aux mots aroum,ains anciens autochtones
ou hérités du latin corresponden les mêmes mots daco-roumains anoiens
ayant la ?lame origine, de même qu'aux synonymes (territoriaux, partiels
ou intégraux) d'origine slave des mots aroumains en question correspondent
en da,co-roumain les mêmes mots slaves ayant également le statut de syno-
nymes des mots anciens correspondants. Ce fait nous oblige A, supposer la
communauté et la continuité sur le méme territoire de la vie matérielle
et spirituelle des sujets parlant le roumadn (commun) 31, qui ont été
A même d'assurer leur unité linguistique, en dépit des variations dialec-
tales. C'est ce qui explique également l'identité des options concernant
l'enrichissement ou, plus exactement, /a « coloration » du lexique daco-
roumain et aroumain A., l'aide d'emprunts slaves qui expriment le plus sou-
vent, non pas des notions nouvelles, mais seulement des nuances nouvelles.

Quelle a été la durée de cette identité des options 'I C'est une ques-
tion A, laquelle nous espérons pouvoir répondre dans une certaine mesure
au terme de l'analyse des autres aspects que nous envisageons dans la
présente étude : les traits et la chronologie relative des emprunts slaves du
diale,cte aroumain. Nous tenons cependant A souligner une fois de plus la
viabilité des termes anciens du dialecte aroumain mots autochtones
ou Writ& du latin qui, malgré des conditions tout A fait exception-
nelles, ont résisté jusqu'à nos jours A la concurrence étrangère et A, la
pression de "I'« adstrat ».

L'existence des emprunts slaves du dialecte aroumain (et qui sont
des synonymes partiels ou territoriaux des mots anciens, autochtones
ou hérités du latin) dépourvus de correspondants en daco-roumain, pour-
rait s'expliquer, A, notre avis, selon le cas, soit par leur pénétration pré-
coce dans des aires latérales (c'est le cas de pótan, izba, c6tar, ploile,
hrip), soit par leur pénétration plus tardive dans le lexique de l'aroumain,
après sa séparation complète et définitive du tronc roumain commun.

*

Lorsqu'iI s'agit de déterminer les traits earactéristiques des emprunts
slaves du dialecte oroum,ain, une distinction s'impose entre les premiers
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32 Voir AslPh, XVIII, p. 476.
" Grammatik der serbo-kroatischen Sprache, Leipzig, 1914, p. 114 et suiv.

CElem., p. 38-40. Selon Th. Capidan, l'étape intermédiaire de la dénasalisation de
v.sl. Q en serbo-croate serait représentée par le stade un; c'est A cette époque que ce serait produit
le contact entre les Slaves et la population romanisée du Nord et du Sud du Danube et que,

par conséquent, les premiers éléments slaves auraient pénétré dans le vocabulaire du roumain
(commun). La question des étapes intermédiaires de la dénasalisation du sl. en serbo-croate
demeure cependant ouverte. Dans un article relativement récent (Reflekst starodalmatoromanskog
prijdeva sanctus I onomastict oblane Hrvatske, in s Slovo s, éasopis staroslovenskog Instituta
u Zagrebu, 13 (1963), p. 168-69), V. Putanec reprend la question de la dénasalisation qui
s'est produite en serbo-croate et qui n'aurait pas connu, selon l'auteur, la phase intermédiaire *un.

" Individ., p. 480-483; 506, 525: Ces mots anciens ont pénétré dans les dialectes
roumains entre le Xe et le XII e slide A partir de la méme langue bulgare générale s; à cette
époque il n'y avait pas encore de limite nette entre ces deux dialectes le dialecte oriental,
caractérisé par la présence des groupes t, fd < *Ij, *ktj, *dj, ea < sé et (In, fn, par le mélange
des jus * et a le dialecte occidental, qui se définit par la présence des groupes dr, dl < *tri, *Ill *.

HLR, I, p. 162.
37 ILR, p. 298: les premiers emprunts slaves du roumain ont un caractére bulgare.
38 Studii, p. 122. L'auteur soutient l'origine bulgare des enmrunts slaves anciens du

roumain.
Studii, p. 97, 173: les plus anciens emprunts slaves des dialectes du roumain commun

présentent des traits sud-slaves orientaux : a ('a précédé d'une consonne palatale) < si. *e;
in < si. .2 ainsi que la présence des groupe,s t, jd < *tj, kr dj.
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emprunts et les éléments cmpruntés par la suite, après la cessation défi-
nitive des contacts avec les Roumains du nord du Danube.

Au suj et du caractère des premiers emprunts problème sur le-
quel nous nous arréterons dans ce qui suit plusieurs opinions ont été
exprimées, que l'on pourrait grouper dans deux directions principales :
l'une formulée par Th. Capidan, et l'autre par I. Barbulescu.

A partir des hypothèses antérieures avancées par V. Oblak 32 et
par A. Leskien 33, Th. Capidan a soutenu le caraetère non seulement bul-
gare, mais également serbe des premiers emprunts slaves du daco-roumain
et de Paroumain 34. Th. Capidan est arrivé à cette conclusion en étudiant
les résultats de l'évolution du slave p dans les deux idiomes en question.

A l'encontre de cette opinion, I. Bgibulescu a défendu le caractère
exclusivement bulgare des premiers emprunts slaves du roumain (y com-
pris de l'aroumain) 35.

Les recherches portant sur le caractère des premiers emprunts
slaves du roumain nous ont fait reprendre les investigations de Th. Capidan
et celles de I. Bgrbulescu dans une perspective beaucoup plus vaste.

Au début de notre siècle déjà, O. Densusianu avait attiré l'atten-
tion des chercheurs sur le caractère propre des premiers emprunts slaves
du roumain, qu'il dénomait « altkirchenslavische, ancien bulgare, altbul-
garische », par opposition aux éléments plus récents, empruntés au bul-
gare et au serbo-croate 36.

Par la suite, A. Rosetti 37 et, tout récemment, I. IrdtrUt 39 ont
souligné le caractère exclusivement bulgare des premiers emprunts slaves
du roumain, tandis que E. Petrovici, qui a étendu ses recherches aux
dialectes roumains sud-danubiens également, a souligné l'identité des
traits caractéristiques des premiers emprunts slaves de tous les dialectes
du roumain commun, en précisant, en méme temps, leur « physionomie »,
qu'il définit comme sud-slave orientale 39.
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40 Studit, p. 40-41 : s eertains emprunts reflètent le stade bulgare ancien des nasales
(oglindi < a. bg. ogledali), d'autres ont des traits propres au bulgare : I'd, 'a (<1j, kt',
6: di*, p41erd, hredn etc.), de meme que ir, 11 -bg. sr, bl (snip, birnd, a invirti), tandis que
d'autres refletent des pliénomenes sud-slaves (1 < y, phénomene attesté des le Xle siècle)
Enfin, bon nombre de mots ne présentent aucun trait spécifique slavo-bulgare ou, du moins,
sud-slave, du fait qu'ils ne eomprennent pas les sons ou les groupes de sons ayant subi des
transformations A l'époque de la constitution des langues slaves: rdnd, Wild etc.

" Ibid., p. 41.
s'agit des termes qui ont déjà été étudiés pour le daco-roumain /mpr.,

Sludil) et dont les caracteres ont été présentés dans les notes précédentes.
42 En examinant l'aspect formel, nous avons accordé une attention particulière à l'accent,

notanynent lorsqu'il s'agissait de mots à aspect phonetique apparemment neutre.
Il n'en demure pas mains que ces criteres, y compris le critére forme!, doivent etre

envisages de maniere dialectique. La forme n'est pas toujours decisive. Dans le cas de a.sl.g
(bic < a.si. bykb), par exemple, il est absolument nécessaire de tenir compte de deux critAres
supplémentaires : 1. l'aire détenue par le terme emprunté dans le dialeete aroumain et 2. les
premières attestations dans l'aire sud-slave (afin de distinguer entre elements sud-slaves orien-
taux bulgaro-macédoniens et elements sud-slaves occidentaux serbo-croates).
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G. Mihaill 4° a donné une description plus nuancée des traits carac-
téristiques des anciens emprunts slaves du roumain. En se fondant
non seulement sur le critère phonétique, mais également sur les critères
sémantique et géographique, l'auteur arrive A, conclure que a le cara,ctère
sud-slave oriental (bulgare) des premiers emprunts slaves du roumain
devient une réalité incontestable » 41.

Compte tenu des critères qui ont été proposés en vue de déterminer
le caractère des premiers emprunts slaves du roumain, dont nous consi-
dérons comme décisif le critère phonétique, nous avons ajouté un nou-
ve,au critère, tout aussi important, A notre avis, que le critère phonéti-
que ; il s'agit du oritère de l'identité (ou de la non-identité) formelle et sé-
mantique des termes slaves anciens du daco-roumain42 et de l'aroumain-

Nous avons fait appel également dans la mesure où cela s'est avéré
nécessaire, au critère de l'identité (ou de la non-identité) formelle" et
sémantique des termes d'origine slave du dialecte aro umain avec leurs cor-
respondants des langues sud-slaves actuelles.

Enfin, nous n'avons négligé ni le critère géographique, qui nous a
aidé bien des fois à préciser le caractère, voire la provenance du terme
dans le cas où le critère phonétique s'avérait inopérant.

Les facteurs extralinguistiques (dont le facteur économique) ont
joué toutes les fois qu'il s'agissait de suppléer aux autres critères ou de
les compléter.

En appliquant les critères présentés ci-dessus, nous remarquons
que le dialecte aroumain a assimilé les éléments slaves anciens non homogè-
nes an point de vue de leurs traits définitoires, de leur physionomie »,
savoir :
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" A propos de l'explication du double traitement des liquides (avec ou sans metathese)
dans les langues sud-slaves et dans les emprunts sud-slaves du roumain comprenant ces groupes,
voir A. Rosetti, Controverses balkaniques. Sur le traitement des diphlongues à liquides du
slave méridional en roumain, Cans Ealkando ezilconanie s, IL 19E0, p. 21-23.

46 Les exemples sont groupés dans le prsent article de mame que eans le tete integral
de notre etude, par categories thématiques.

" Parmi ces traits nous rappelons les métatheses, la presence des groupes él < sl.c.
*stj, *skj et ld < sl.c. *zdj, *zgj (cf. Bernstein, Gram., p. 207); i < a.sl. y. Pour éviter les
confusions, l'analyse des caracteres des mots aroumains empruntés au slave et qui contiennent
les groupes él, id doit avoir pour point de depart obligatoire l'examen de la provenance des
groupes en question dans la langue slave, dont l'aroumain a emprunté les tel mes anal3sés.

47 Piqtireadd peut etre inclus dans la meme categorie, à condition d'admettre l'existence
d'un radical *pesk-, ce qui, à notre avis, est tout à fait justifiable.

48 11 s'agit d'emprunts identiques par leur forme et, le plus souvent, par leur sens égale-
ment, aux premiers emprunts sud-slaves orientaux du daco-roumain (cf. AlihAilA, impr., Studii,
p. 97, 173). Bon nombre d'emprunts de cette classe présentent des traits phonétiques sud-slaN es
orientaux, spécifiques, tels que la presence des groupes él, id < sl.c. *lj, *dj; 6AI, *0 -F voelle
antérieure; dala diphtongue ea < sl.c. *8, a.sl. t, de e < a.sl. a en position intense, etc.
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Emprunts it traits slaves comuna (dont l'absence de la métathè,se) ;
Jew nombre est limité 4 mots : gdrdu, gardina, sdlynd et garan 44.

Emprunts slaves anciens, twine par lequel nous désignons les
mots marquant certaines différences entre les dialectes et les langues
slaves provenus du slave commun. Parini les mots appartenant à cette
catégorie nous distinguons :

Emprunts (sud- ) slaves anciens, dont le car actèr e neutre au point
de vue phonétique ou les particularités de leur adaptation phonétique,
de méme que leur large diffusion dans l'aire slave ne permettent pas de
les inclure, du moins au point de vue de leur forme, dans la sous-caté-
gorie des mots A, caractère sud-slave évident. Parini ces emprunts nous
citons les mots suivants : (4, jar, sita, veriga, guvdzdu, Nye, el'in;
plug, snop, stog, cloptU, róput ; mac ; puh, icre, rdo, strand, (Wild,
pangu ; pádina, páde, puredna, lunca, puvdn'iu, pot& ; trdp, prueuyila,
rand; div, zmeu, 6iuda, n'ila, jdle, ráda, nadie, sílá, nivéle, téta, zacén (e),
ddr, bigat, duh45.

Bmprunts sud-slaves anciens proprement-dits A, earactères phone-
tiques sud-slaves 46 et dont l'accent, les sens, les localisations et les pre-
mières attestations justifient leur inclusion dans la présente sous-caté-
gorie : prág, arastodea, bldna, plasa, testa, ardzbdiu, hrana, podia ;
bagina, &Asa, gradina ; guftir, guptirila, gavran, (rdp, roi ; trap, pisti-
redid 47, izvór, slodta ; rablifu, arablifu ; fdlc1; celnie.

Le mot driga, qui semble hie un emprunt serbo-croate ancien,
rentre dans la même sous-catégorie.

Enfin, la troisième sous-catégorie d'emprunts slaves anciens
est celle des mots anciens sud-slaves orientaux (bulgaro-macedoniens ),
comprenant les emprunts qui, tant par leur forme" que par leur Bens,
leur localisation et leurs premières attestations, s'avèrent étre provenus
de rake sud-slave orientale : siredha,sibér, ugrdda, coté,t, mare, tredm,
ledsa, grenda, plociee, vrana; pláz ; °viz, brázda; lòbuda, hredn, mdsla,
smedra, bóz, rugóz, vredje, rakita; trio, bind, vidra, mredna; foput,
mdste, éedta, prdpte ; cálúgár, pomcdn, modfte.

L'analyse détaillée de chaque mot nous a permis de pousser plus
avant les distinctions possibles à l'intérieur de cette dernière catégorie
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42 Présence des groupes ir, II < a.bg. (<a.sl. ro, I); des voyelles d, I, u provenus
de l'a.sl. 7. en position intense auquel correspond en ancien bulgare le soi-disant e ler secondaire
(cf. Mirèev, Grant., p. 116 et suiv.). Certains emprunts ont également des sens qu'on retrouve
uniquement dans les textes bulgares anciens ou dans le bulgare contemporain.

60 C'est, par exemple, le cas de coilje.
61 a.sl. doh > a.mac., mac. dab(b).
62 Voir, et ce sujet, la bibliographie existante et les conclusions de H. MihAescu dans La

diffusion. . ReSEE, IX, 1971, 3, 1, P. 498 et suiv.
E. Petrovici (Sludii, p. 58-60, 95) offre, à son tour, de riches informations, une biblio-

graphie compléte ainsi qu'un examen des différentes opinions et interprétations des problèmes
en question. Voir aussi la bibliographie complète de la question : Rosetti, IL R, qui comprend,
entre autres, les opinions de O. Densusianu (HLR, I), de Al. Philippide (Originea Romdnilor
Les origines des Roumains, vol. I, Buc., 1927), de S. Puscariu (Limba roman& La langue
roumaine, vol. I: Privire generald Aperru général, Bucuresti, 1940).
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et de déterminer d'une manière plus précise les particularités de quel-
ques-uns de ces emprunts, comae suit :

Caractares de Vanden bulgare49. Les mots appartenant à cette
catégorie sont enregistrés, A, quelques rares exceptions près, dans les
parlers aroumains méridionaux (quelquefois avec propagation dans les
parlers septentrionaux également) : cubilíj4, cupánse, gavánd, hrup,
tup6r, gribl, prisne, virténifd, drd Fteáld, ciilâc, eoj6c, zmednd,
nujitd; vrdg ; oastravég, másin, bróptu, ping, drrzgd, guvezdu; stiire,
artd; méjdd, mu5edrd, dzdre, zadih.

Caraetiree médio-bulgares soit formels, soit sémantiques 50
dans le cas d'emprunts tels que : embd, trimbd, eodje; nigl' ednd ; gdrgd-
lán, guryild, vureulde; oelindd, gunds, pdmiintu.

Caraotaree macédoniene anciens que nous avons considérés comme
tels compte tenu des sens, de la localisation, des premières datations ou
des traits phonétiques de certains emprunts tels que : dab 51, eue6t, vldgd,
et méme bard cu blid, qui se retrouvent également en daco-roumain.

En raison de la va,riété considérable des particularités définitoires
des emprunts slaves anciens du dialecte aroumain, une hypothèse d'ordre
plus général s'impose, à savoir :

Les contacts entre la population romanisée du Nord et celle du Sud
du Danube, de même qu'entre celle-ci et les Slaves méridionaux ne se
sont pas limités, au Sud de Danube, A, la zone comprise entre ce fleuve
et les Balkans, mais ont certainement embrassé une aire beaucoup plus
vaste, dépassant au Sud la ligne Jirgek (et peut-être même la limite éta-
blie par P. Skok) et comprennent également les enclaves profondément
romInisées situées dans la sphère de la culture grecque 52.

11 faut en na'ème temps admettre Phypothèse du maintien, pendant
un certain temps, de contacts ininterrompus dans ce vaste espace. Selon
nous, la preuve de la continuité territoriale est fournie d'ailleurs non
seulement par les faits que nous avons relévés lorsque nous avons précisé
la place des emprunts slaves dans le vocabulaire aroumain, m ais également
par les emprunts sud-slaves orientaux anciens mémes, communs à l'arou-
main et au daco-roumain.

L'intensité inégale de la rominisation dans la péninsule Balkanique
a eu pour effet l'assimilation progressive par les Slaves méridionaux d'une
plirtie de la population et, par conséquent, l'interruption du contact
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linguistique entre les anciennes provinces romaines du Nord et du Sud
du Danube, la péninsule Balkanique acquérant peu A, peu sa configura-
tion ethnique actuelle.

Quant aux Empiunts slaves récents de l'aroumain et A, leur carac-
Ore, comme nous l'avons précisé dans la partie introductive, ils n'ont
pas formé l'objet d'investigations spéciales au cours des recherches que
nous avons entreprises. Si nous avons inclus toutefois dans notre ouvrage
certains emprunts plus récents également, supposés avoir pénétré en
aroumain après la séparation définitive du tronc roumain commun, nous
l'avons fait dans le dessein de compléter Pimage de la place qu'oc,cupent
dans le vocabulaire aroumain les emprunts slaves, d'évaluer la propor-
tion des emprunts slaves anciens et celle des empiunts récents, de suggé-
rer de nouvelles hypothèses de travail concernant le caractére du bilin-
guisme existant dans les Balkans au cours des différentes périodes histo-
riques et notamment dans le but d'apporter les précisions étymologiques
nécessaires 53.

En tenant compte des mémes ciitères que nous avons utilisés pour
déterminer le caractère des premiers emprunts slaves du vocabulaire
aroumain, mais en accordant cette fois une place prépondérante aux
critères géographique et sémantique-formel, nous avons enregistré, à c6té
des mots A, étymologie double (tels que primed, pulild, vipnd, lipd, bagrem,
den, Mal, elk, dined ), ou à étymologie multiple (tels que smòld, 6ep,
pldmind, pdped, répd, eg, jad, etc.), un très grand nombre d'emprunts
bulgares réeents : strdgd, pót6, medrd, etc. (qui sont cités dans le texte inté-
gral de notre étude). Les autres emprunts récents sont soit de provenance
macédonienne : °dear, edsdpnig, played, eolpide, arisdte, luzined, sad,

piped, busur de, busur de, gdber, misired, vrápü, edran, sin'ae,
mitil, etc., soit d'origine serbo-eroate: pledeied, 146i, sarnd, putuir,
bosirede, dubrde, jehld, gusde, etc.

Il s'ensuit que les emprunts slaves récents du dialecte aroumain
sont provenus tant du bulgare que du macédonien et du serbo-eroate. Ils
reflètent une phase nouvelle, différente au point de vue qualitatif, de
l'évolution de l'aroumain, qui est étroitement liée au phénomène complexe
du bi- et plurilinguisme de la péninsule Balkanique et, dans une mesure
égale, à d'autres facteurs d'ordre extralinguistique.

La chronologie relative de Passimilation des emprunts slaves an-
ciens par le dialecte aroumain a suscité, A, son tour, de nombreuses discus-
sions qui ont abouti à différentes hypothéses et théories formulées par des
linguistes roumains.

Dans plusieurs travaux, I. BArbulef3cu a soutenu une théorie qu'il
appelle *anti-slave ancienne » (antistaroslovenska teorija ), confoimément

64 11 suffit de rappeler qu'aucun dictionnaire étymologique aroumain ne distingue les
emprunts néo-bulgares des emprunts macédoniens.
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" BArbulescu, Slay., p. 435-36 et suiv.; 447 et suiv.; Inclivid., p. 480-81; 484;
500; 508 9.

" Gr. Nandris, Besprechung der Theorien von I. Barbalescu, dans Revista istoricA
romAnii *, Bucuresti, II, 1932, p. 387-481.

" Al. Rosetti, Mil., p. 473, 474; ILR, p. 332-342.
57 CElem., p. 9 et suiv. ; p. 40; CM, I, p. 137-38.
" Cf. Rosetti, ILR, p. 299-300; Petrovici, Studii, p. 195-198; Miháilá, Studii, p. 12

et suiv.; PAtrut, Studii, p. 237-245.
Voir également les travaux des linguistes étrangers : Mirdev, Gram.; Vaillant, Gram.;

Bernstein, Gram.; Georgiev, Vokalnata sistema.
55 Cf. Valliant, Gram., I, p. 162. Il s'agit des emprunts que nous avons appelés plus kaut

emprunts slaves conununs.
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A, laquelle les premiers emprunts slaves du dialecte aroumain, tout comme
ceux du daco-roumain, ne seraient pas antérieurs au X' siécle 51.

Peu de temps après la parution des ouvrages de I. Bärbulescu por-
tant sur Pancienneté des emprunts slaves du dialecte aroumain,
Gr. Nandri§ a tenté, dans son compte rendu des travaux de I. Bärbulescu,
une synthèse commentée des opinions qui y sont exprimées 55 ; A. Rosetti
a apporté A, son tour des précisions ultérieures très importantes en marge
des lames théories 56.

En étudiant les reflets des sons slaves anciens Q, Q et ë en aroumain,
Th. Capidan est arrivé à conclure que les mots d'origine slave ont péné-
tré dans le vocabulaire aroumain au cours de deux périodes distinctes :
la période ancienne, pendant laquelle les emprunts ont subi des transfor-
mations d'ordre phonétique semblables à celles qui ont eu lieu en daco-
roumain, période qui s'étendrait, A son avis, de l'époque des premiers
contacts des Roumains avec les Slaves, avant le Xe siècle, jusqu'à
séparation des Aroumains du tronc roumain commun ; la seconde période,
moderne, qui commence après l'établissement des Aroumains dans les
Balkans, et est caractérisée par l'absence de modifications importantes,
de mérne que par l'absence d'éléments magyars 57.

La solution des problèmes concernant la chronologie relative de la
pénétration et de Passimilation des emprunts slaves anciens en aroumain
ne soulève plus de difficultés de nos jours : les contributions importantes
de la linguistique roumaine à la « datation » des emprunts slaves anciens
du daco-roumain sont à méme d'offrir une réponse satisfaisante pour
l'aroumain également 58

A la lumière de ces recherches et compte tenu du critère phonitique,
ainsi que du critère de l'identité ou de la non-identité formelle et simantique
des emprunts de l'aroumain, du daco-roumain actuel, et, le cas échéant,
du gree ou de l'albanais, nous awns établi que la forme actuelle des emprunts
slaves ancien8 du dialecte aro umain coincide avec la forme que revétaient
lea mots slaves au cours des deux périodes suivantes :

La période comprise entre le VP siècle (époque A, laquelle la pré-
sence des Slaves est signalée pour la première fois dans la péninsule Bal-
kanique) et le VIIIe siècle y compris, époque vers laquelle la métathèse
commence A, se généraliser 58.

La période postérieure au VIIP siècle, soit à h généralisation
de la métathèse. Cette période peut étre divisée A son tour comme suit :
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60 C'est à cette période que remontent les transformations les plus importantes qui ont
conduit It la formation des dialectes et des langues slaves : passage du sl.c. 4 à9, chute des
iers en position faible suivie de la vocalisation des Ters en position intense, qui ont eu pour
effet la modification de la structure syllabique; l'achevement de la premiere étape de la dena-
salisation; passage du sl.c. *e> 'a, etc. (cf. PAtrut, Studll p. 237 et suiv.; Alir6ev, Gram., p. 98
et suiv.).

Les emprunts slaves anciens de l'aroumain appartenant à cette période sont, pour la
plupart, communs au daco-roumain.

Cette période correspond A l'époque médio-bulgare (cf. Petrovici, Studti, p. 195-198)
et par consequent, les emprunts datant de cette période portent des caractéristiques que nous
avons définies comme telles (medto-bulgares).

42 Rosetti, ILR, p. 286-287; 308-309; Mil., p. 313.
63 Le tente integral de notre etude en fournit de nombreux exemples.
A propos des premiers emprunts slaves de la langue rournaine et de leur ancienneté

voir : PAtrut, Studit, p. 237 et suiv.
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La période comprise entre les IX° et XI° siècles y compris 6° ;
Les XII° XIV' siècles 61.

Au cours de ces deux périodes les couches d'emprunts ne sont pas
homogénes au point de vue de leurs traits caractéristiques : ce sont les
emprunts que nous avons appelés, selon le cas, emprunts anciens (sud-)
slaves, anciens sud-slaves (proprement-dits) ou emprunts anciens sud-
slaves orientaux.

La majorité écrasante des emprunts (A, l'exception des seuls 616-
ments n'ayant pas été sujets A la métathèse) ant la forme des mots slaves
ayant subi des modifications phonétiques A, partir du IX° siècle, ce qui
ne vent pas dire que Paroumain n'aurait eu avant cette date que des con-
tacts accidentels avec la langue des Slaves méridionaux. Comme le remarque,
A, juste titre, Al. Itosetti la forme de ces mots est la plus ancienne
forme que l'on connaisse 62; elle ne coincide pas de manière absolue et
obligatoire avec la premihre forme qui a ité empruntée. C'est pourquoi nous
avons qualifié de relative la chronologie que nous avons adopt& et nous
n'avons pas trop insisté A, son sujet. ilest cependant important de retenir
qu'Une série d'emprunts slaves sont communs à l'aroumain et au daco-
roumain et que, dans cette dernière langue, ils sant attribués aux IX ° XP
siècles 62.

Nous avons done admis que l'interruption &Unitive des contacts
entre la romanité nord-danubienne et la romanité sud-danubienne n'a
pas eu lieu avant le Xie si&le.

ABRÉVIATIONS

a. ancien.
aroum. aroumain (nom et adjéctif).
a.sl. (=v.s1.) ancien slave (=vieux slave).
a si Ph Archly ftir slavische Philologie, Leipzig-Berlin (1876-1929).
BArbulescu, Indipid. I. BArbulescu, Individualitalea Iinibii romdne f1 elemental slew meld

(L'individualité de /a langue roumaine et l'ancien element slave),
Bucuresti, 1929.

BArbulescu, Slay. L Biirbuieseu, 'Cad su poeele da ulaze u rumunjskt jezik najslartje
njegove slavenske riject (Le commencement de la penetration des
plus anciens elements slaves dans le lexique de la langue roumaine),
Berlin, 1908.
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Bernstein, Gram. S. B. Bernstein, Gramatica comparaid a limbilor slave (Grammaire
comparée des langues slaves). Traduction et notes par G. Mihdili,
Bucuresti, 1965.

bg. bulgare (adjectif et nom).
Byhan, SI. Elem. A. Byhan, Die alien Nasalookale in den slaoischen Elementen des

Rumdnischen (Jb., V, 1898).
Caragiu, Compendiu M. Caragiu-Marioteanu, Compendia de dialectologie ronbind (nord-

V sud-dundreand) (Compendium de dialectologie roumaine) (nord et
sud-danubienne)), Bucuresti, 1975.

Caragiu, Fonomorfologie M. Caragiu-Marioteanu, Fonomorfologie aromdrid. Studiu de dialecto-
aromeind logie structurald (Phonomorphologie aroumaine. Etude de dialecto-

logie structurale), Bucuresti, 1968.
Cazacu, Studil B. Cazacu, Studii de dialectologie (Etudes de dialectologie),Bucurest

1961.
G Elem. Th. Capidan, Elementul eau In dialectal aromdn (L'élément slave

dans le dialecte aroumain), Bucuresti, 1925.
CL Cerceidri de linguistied (Recherches linguistiques), Cluj, 1956
C Lit. M. Caragiu-Nlarioteanu, Liturghier aromdnesc (Livre de messe

aroumain), Bucuresti, 1962.
CM Th. Capidan, Meglenoromdnit (Les Mégléno-Roumains). Vol. I Isto-

ria $i gralul lor (Leur histoire et leur langue), Bucuresti, 1925.
Vol. II, Literatura populard la meglenoromdni (La littérature popu-
laire chez les Mégléno-Roumains), Bucuresti, 1928. Vol. III, Dictionar
meglenoromán (Dictionnaire mégléno-roumain), Bucuresti, 1935.

G Mr. Th. Capidan, Macedoromdnii. Vechimea ;I insemndtalea lor in
Peninsula Balcanied (Les Macédo-Roumains. Leur ancienneté et
leur importance dans la péninsule Balkanique), Bucuresti, 1927.

Coteanu, Elem. dial. I. Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii romdne (Eléments de
dialectologie de la langue roumaine), Bucuresti, 1961.

C Rom. Th. Capidan, Romanitatea balcanied (La romanité balkanique).
Discurs de receptie, Bucuresti, 1936.

DDA1.2 T. Papahagi, Diclionarul dialectului aromdn. General fi etimologic.
Dictionnaire aroumain (macédo-roumain). Général et étymologique,
ed. I, Bucuresti, 1963 (DDA2); ed. a II-a, augmentatii (2e édition
augmentée). Bucuresti, 1974 (DDA2).

Densusianu, HLR O. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, t. I II, Paris,
1901 1938.

drourii. daco-roumain (roumain).
Georgiev, Vokalnala VI. Georgiev, Vokalnata sistema o ramjet na slaojanskile e:ici.

Sistema (Le système des voyelles dans le développement des langues slaves),
Sofia, 1964.

Iordan, Manoliu I. Iordan si M. Manoliu, Linguistica romanted (Linguistique ro-
Lingo. rom mane), Bucuresti, 1962.

ir. istro-roumain.
Jb Jahresbericht des Instituls fdr rumanische Sprache, Leipzig

(1894-1921).
lat. latin(e) (adjectif et nom).
litt. littéraire.
MaC. macédonien (adjectif ou la langue macédonienne).
Mihilescu, La diffu- H. Mitulescu, La diffusion de la langue latine dans le sud-est de rEu-

eon. .. rope (RÉSEE, 3, 4, 1971; 1, 1972; 1, 2, 3, 4, 1973; 1, 1974).
Mihiescu, H. Mihiescu, Limba latind in provinciile dundrene ale Imperiulut

Limba latind Roman (La langue latine dans les provinces danubiennes de l'Em-
pire Romain), Bucuresti, 1960.

Mihdilii, Impr. G. Milan, Impramuturi vechi sud-slaue In limba romdnd. Studiu
lexico-semantic. (Emprunts anciens sud-slaves dans la langue
roumaine. Etude lexico-sérnantique), Bucuresti, 1960.

Milian, Studii G. Mihdild, Studii de lexicologie fi istorie a linguisticli romlineW
(Etudes de lexicologie et d'histoire de la linguistique roumaine),
Bucuresti, 1973.
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Mikl. Slay. Elem.

Mikl. Unlers.

Miréev, Gram.

paseu, I II

Pltrut, Studit

Petrovici, Studit

P. Papahagi, Ar.
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Rosetti, Mel.
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Seche, Schifd

sic.
T. Papahagi, Ar.

T. Papahagi, Romanit.

Vaillant, Gram.

v.sl.
ZrB
W Ar

Fr. Miklosich, Die slaoischen Elemente in Rumunischen, Wien,
1860.
Fr. Miklosich, Rumunische Untersuchun gen. I. Istro-und macedo-
rumunische Sprachdenkmethler, Wien, 1881-1882.
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G. Pascu, Dictionnaire étumologique macédo-roumain, vol. I II,
Iasi, 1925.
I. PAtrut, Studii de limba ronidnd si slavisticd (Atudes concemant
la langue roumaine et les langues staves). Cluj, 1974.
E. Petrovici, Studit de dialectologie si toponimie (Ètudes de dialecto-
logie et toponymie). Par les soins de I. PAtrut, B. Kelemen,
I. Milli, Bucure§ti, 1970.
Per. Papahagi, Aromilnti din punct de vedere istoric, cultural si politic
(Les Aroumains du point de vue historique, culturel et politique).
Conférence. Bucuresti, 1915.
Revue des études sud-est européennes, Bucarest (1962 ).
AI. Rosetti, Istoria limbii romdne de la origint Mild in secolul al
XV II-lea. (Histoire de la langue roumaine, des origines jusqu'au
XVIIe siécle), Bucuresti, 1968.
Al. Rosetti, Mélanges de linguistique et de philologie, Copenhague,
Bucuresti, 1947.
N. Saramandu, Cercetdri asupra aromiinei vorbite in Dobrogea
(Recherches sur l'aroumain parlé en Dobroudja), Bucuresti, 1972.
K. H. Schroeder, Einfahrung in das Studium des Rumetnischen
Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte, Berlin, 1967.
M. Sache, Schifd de istorie a lexicografiei romdnesti (Esquisse d'his-
toire de la lexicographie roumaine), vol. I II, Bucuresti,
1966-1969.
slave commun.
T. Papahagi, Aromdnii. Grai folclor etnografie (Les Aroumains.
Parler folklore ethnographie), Bucuresti, 1932.
T. Papahagi, 0 problemd de romanitate sud-iliricd (Une question de
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tersuchungen tiber das Volk der sogenannten Makedo-Romanen oder
Zinzaren, vol. III, Leipzig, 1894-1895.

17 EMPRUNTS SLAVES DANS LE LEXIQUE AROUMAIN 551

www.dacoromanica.ro



PRONOMS ET ADVERBES FORMES AVEC LE VERBE «VOULOIR»
EN ROUMA1N ET EN ALBANA1S*

LUCIA DJAMO-DIACONITA

L'un des traits communs aux langues roumaine et albanaise est
Pexistence de series analysables de pronoms indéfinis et d'adverbes formes
avec le verbe « vouloir », fait releve par Kr. Sandfeld 1

En étudiant une classe spéciale de termes indéfinis dans les langues
romanes, Alf Lombard conclut que, malgré toutes les differences de Pas-
pect extérieur, les termes roumains représentent les memes types de for-
mation que dans les autres langues romanes, en précisant que pour les
termes roumains Pélément verbal apparait si denué d'indépendance qu'il
mérite le nom d'affixe 2. Il considere qu'il s'agit d'un type « pan-roman »
de termes indéfinis, composes d'un terme relatif-interrogatif et d'une forme
verbale 3. .

En nous ralliant A l'opinion d'Alf Lombard, nous nous arréterons A
la série analysable formée avec le verbe « vouloir », qui présente aussi en
albanais des formes parallèles dans lesquelles le verbe y apparalt tou-
jours comme un affixe 4, formes qui n'ont point de correspondances dans
/es autres /angues sud-est européennes.

Jusqu'à present, les recherches n'ont mis en evidence que les formes
paralleles de pronoms indéfinis et d'adverbes formes avec le verbe
« vouloir » comme second terme de la composition 2, en se limitant done
seulement A un aspect du problème, sans tenir compte du fait qu'il existe
aussi un autre procédé de composition, ayant comme premier terme la
forme verbale ainsi que de nombreuses formes composées qui incluent
une forme du verbe o vouloir ».

Dans eette etude, en nous basant sur la recherche des formes de la
langue roumaine (y compris le dialecte aroumain) et de la langue albanaise

* Communication présentée au Congrès international des nudes du sud-est européen,
Bucarest, 1974.

1 Kr. Sandfeld, Linguistique balkanique. Problbmes et résultals. Paris, 1930, p. 128.
2 Alf Lombard, Une dasse spéciale des termes indéfinis dans les longues rm.:lanes, dans

Studia neophilologica o, a journal of germanic and romanic philology, Uppsala, vol. XI, 1938/
39, no. 1-3, p. 205.

3 Alf Lombard, op. cit., p. 208-209.
4 Voir aussi Fjalor i g juhEs shqipe, Tirana, 1954, p. 89.
4 Voir Kr. Sandfeld, op. cit., p. 128; Alf Lombard, op. cit., p. 204-205; Al. Rosetti,

Istorla limbii romdne de la origini pind in secolul al XVII-lea, Bucarest, 1968, p. 252.

REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP., XV, 3, P. 553-560, BUCAREST, 1977
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A. Graur, Notes sur les diphiongues en roumain, dans e Bulletin linguistique s, Bucarest,
Paris, III, 1935, p. 31.

7 Voir Alf Lombard, op. cit., p. 206; Formarea cuvintelor .in limba romdnd vol. I.
Compunerea, par Fulvia Ciobanu et Finuta Hasan, Bucarest, 1970, p. 200, 219.

a Voir aussi Tache Papahagi, Dictionnaire aroumain (macéclo-rotunain), général et Ely-
molojique, deuxième édition augmentée, Bucarest, 1974, p. 316 et 408.
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(inclusivement le langage des Arbëreshs d'Italie), nous nous propo-
sons de présenter la complexité du phénomène et de relever la multitude
de formes parallèles, ainsi que quelques différences.

En considérant leur mode de formation (la topique), on peut affir-
mer que ce phénomène présente deux types.

I. PRONOM OU ADVERBE + VERBE

A. PRONOMS

En roumain, cette série est form& de divers pronoms (y compris
d'un numéral indéfini) ou adverbes suivis de va Roma> vra> va) G.

Du pronom interrogatif sont form& : ceva # quelque chose », oineva
* quelqu'un »; du pronom relatif : careva # quelqu'un »; du numéral incl.&
fini : citva o quelque » et l'adjectif indéfini niscaiva « certain ». C'est tou-
jours ici que nous mentionnons aussi les formes composées avec le
pronom-fi: carevapi, cinevapi « quelqu'un », cevapi 7 4 quelque chose »,
ainsi que les formes populaires altcareva « quelqu'un d'autre », alteeva
« quelque chose d'autre » et altoineva « quelqu'un d'autre ».

Parmi celles-ci, les pronoms careva, ceva, altceva et l'adjectif niscaiva
sont invariables.

Citva varie selon le genre et le nombre : tva, citdva, ciliva, citeva ;
il n'a qu'une seule forme oblique pour le génitif-datif pluriel : citorva.

Cineva présente une flexion seulement au singulier : génitif-datif :
cuiva et le composé alteineva suit ce modèle.

Dans l'aroumain, il y a cdrev4, qui contrairement A, la langue
roumaine est flexionnel : génitif-datif a cuivd et cini-vá 8. cdrtiva, cáiniva
* quelqu'un, personne », invariable ; gnevá 0 gnivá 4 quelqu'un, personne »,
(génitif-datif singulier ciinivd ) et livd u quelque chose, lien » incl.&
clinable.

En albanais, le pronom est suivi de do indicatif présent, III-e
personne, singulier du verbe dua u vouloir C.

Du pronom interrogatif y sont form& : veto o quelque chose », « n'im-
porte quoi » invariable comme ceva ; kushdo « quelqu'un » n'est flexion-
nel qu'au singulier : génitif-datif kujtdo ; du pronom relatif : cuido « n'im-
porte qui, quiconque » flexionnel : (génitif-datif singulier masculin
cilitdo, accusatif cilindo ) ; fémiiain citado (génitif-datif singulier citesdo,
accusatif oilendo ).

A ces formes s'y ajoutent celles composées gfaredo (( n'importe
quoi » indéclinable, secilido et féminin secilado, o n'importe qui *, ndonje
et ndonjani « quelqu'un », ndokush o quelqu'un » et ndonjeri « quic,onque,
quelqu'un e.
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* En ce qui concerne les formes du langage des ArbEreshs, nous ne traduisons que
celles qui n'existent pas dans la longue albanaise littéraire ou y ont un autre sens.

A. Philippide, Originea rometnilor, II, Jassy, 1927, p. 625; Alf Lombard, op. cit..
p. 204.

10 Alf Lombard, op. cit., p. 202.
11 Voir aussi Formarea cuuintelor vol. /, p. 200 oil la classification se fait de la mètn2

fa von.
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d) Chez les Arbëreshs, à côté des formes gdo, kushdo, cuido, citado
existe le composé kushdodo" quiconque » caractérisé par la répétition
du verbe qui pourrait s'expliquer par la tendance générale à augment,er
le corps phonétique des mots.

B. Adverbes form& par l'union de l'élément verbal et d'anciens
a dverbes .

En roumain : cindva *une fois, jadis », cumva d'une fawn
quelconque », undeva quelque part » et les composés cindvafi «une fois »,
Undevafi quelque part » formés avec le pronom -fi.

En aroumain : uv4 « quelque part, nulle part » et les composés
ccinfiva «rien » et iuvic-p'iuvá *pas du tout, nullement ».

En albanais : kudo «n'importe où », kurdo «n'importe quand »,
sad° «n'importe combien »; sido « n'importe comment et les composés
sidokudo «n'importe comment » (formé de 2 adverbes, les deux consti-
tu6s avec l'élément verbal do), kurdohére « n'importe quand », sidomos

de façon spéciale », sidozot « c'est-à-dire », ndoca « quelque », ndokund
quelque part *, ndonjehere « une fois », ndopak peu ».

Chez les Arbiireshs, nous trouvons : kudo, kurdo, sado, sido et
les composés sadokudo n'importe comment », sidekudo, sidomos, kurdo-
here, vdohere, sadopak et sidopak a au moins », si/cado, kudovend et kudo-
vendi « n'importe où, partout ».

II. VERBE PRONOM OU .ADVERBE

A. PRONOM

a) En roumain, ce type pré,sente 2 variantes grâce au fait que
l'élément verbal a 2 formes : 1. oare (ancienne forme vare) (< lat. volet) 9
et 2. ori (< lat. voles )1°.

Nous avons classifié oare et ori dans la catégorie du verbe confor-
mément à leur origine et non A, leur valeur morphologique d'aujourd'hui,
de mots indépendants 11

Avec oare on a formé les pronoms oarecare t quelqu'un », oarece
quelque chose », oare,cit « quelque peu », oarecine o quelqu'un * (peu usité

et régional) ainsi que les formes composées incluant aussi -pi- inter-
calé entre l'élément verbal et le pronom : oareficare que/qu'un », oarefice

quelque chose », oareficine « quelqu'un ».
Nous mentionnons ici également les formes vieillies composées avec

vare: varecare, varece, varecine et varecit.
Avec l'élément verbal ori on a formé : oricare t n'importe qui »,

once « n'importe quoi », oricine « quiconque », orlon t n'importe combien »
ainsi que les formes composées avec -fi- : orificare, orifice, orificine, orificit.
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Les pronoms formés avec ce sont inflexibles : sont flexionnels
seulement les pronoms qui entrent dan,s leur composition : génitif, datif
oricdrui, etc.

Le système du pronom indéfini dans l'aroumain ne dispose
pas de telles formations.

Dans l'albanais où Pélément verbal y est le méme do, nous si-
gnalons, en premier lieu, que la forme verbale simple do a la valeur de pro-
nom et de l'adjectif indéfini roumain citva, ceva «un peu, quelque chose

coup stir inflexible. I l'aide du pronom kusk on a formé dokush
t quelqu'un, un quelconque » 12.

Dans le dialecte des Arbèreshs, à côté de la forme verbale simple
do avec valeur d'adjectif, on trouve dogjagje 13 quelque chose, n'importe
quoi

B. ADVERBES

a) Dans la langue roumaine, comme pour les pronoms, en fonction
de la forme de Pélément verbal, on trouve 2 séries :

formées avec oare: oarecit t n'importe combien », oarecum t d'une
certaine façon » .ainsi que oarecind quelquefois » et oareunde quelque
part » (peu usitées et régionales) ; à côté de celles-ci, nous mentionnons
les formes créées avec -pi- : oareficind, oarericum ;

formées avec ori, oricind n'importe quand », orioit « n'importe
combien », oricum « n'importe comment », oriunde « n'importe où »,
oriincotro «partout », à côté desquelles nous mentionnons également
eelles formées avec : orificind, ori?icum, oriOunde.

b) Pour Padverbe, Paroumain ne possède non plus des formes ainsi
constituées.

c) Dans l'albanais, il existe des formes telles : doku « quelque part »,
« n'importe où » et les formes composées doemos « A. tout prix », dokudo
t n'importe où », domosdo coup sill', A, tout prix » et dosido t n'importe
comment ». Les trois dernières sont formées par répétition de la forme
verbale (verbe adverbe verbe). De méme domethene c'est-à-dire ».

d) Dans le dialecte arbëresh, nous trouvons les formes composées
domosdo et domethene.

Certains chercheurs rapprochent les formes roumaines créées
avec oare et ori de celles albanaises formées avec valle 14, sans tenir compte
du fait que valle apparait seulement dans des propositions interrogatives
telles : valle kush është ? o qui est ? »; valle ku vajti ? ((où est-il, a llé ? ;

valle sa janë? « combien en sont-ils ? », etc.
Quant à l'origine de ce valle, les opinions diffèrent, les uns le consi-

(Went latin (< volet ), d'autres allemand wohl, gothique waila 15. Valle

11 Enregistré par Angelo Leotti, dans Dizionario .albanese-italiano, Rome, 1937, p. 123.
23 Voir Emanuele Giordano, Fjalor o arbereshEoet t' ItalisE, Bari, 1963, p. 78.
14 Voir Ovid Densusianu, Histoire de la longue roumaine, t. I, Les origines, Bucarest,

1929, p. 355.
15 En relation avec le probléme de l'origine de vela voir E. Çabej, Studime rreth etimo-

logjise sé gjulds shqipe, dans a Studime filologike s, XXVI, 1967, p. 34, oft il présente la biblio-
graphie du problème.
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de l'albanais se différencie du roumain oare et ori par le fait qu'il ne s'est
pas sonde au pronom ou à l'adverbe (comme dans le cas de do) et qu'il
n'a point forme de series.

La faible representation en albanais des formes constituées avec
verbe pronom ou adverbe peut s'expliquer taut par la concurrence de
certaines formes que, surtout, par l'usage du sens des composes avec la
méme forme verbale do. Ceci a pu determiner le remplacement par des
formes composées selon le méme schema mais avec l'élément verbal di (pre-
sent, I, II et III pers. singulier du verbe di o savoir »). Pronoms dieili
et dikush 4 quelqu'un », diska quelque chose »; adverbes : diku « quel-
que part », dikur une fois », diqysh « d'une fagon quelconque », disa
# quelque peu », disi t d'une fagon quelconque ». Tous ces termes sont
vivants aussi dans le langage des Arbèreshs, mais ne présentent pas des
combinaisons formées de plusieurs elements, comme les types constitués
avec do.

Le dialecte aroumain possède quelques fonnations es :
lénusecire, léstueáre, liustiueáre t quiconque ».

Kr. Sandfeld et Alf Lombard ont mentionne que, sous l'influence
de la langue albanaise, l'aroumain a enrichi son inventaire de pronoms
indéfinis et d'adverbes, mais sans les analyser et sans préciser que ces
nouvelles formations présentent deux aspects, deux modes distincts de
formation à savoir :

A. Pronom,s.
formes par des demi-calques de pronoms du dialecte + le verbe

albanais do : ecirelid6 et la variante ecirili(n )dó «n'importe lequel »;
ilidò 16 et ilindé quiconque, n'importe qui a; cd'itidò a n'importe lequel »
invariable ;

pronoms composes d'un pronom du dialecte aroumain et d'un pi o-
nom indéfini albanais forme avec le verbe do: ekrekifdé (aroumain
eared-albanais qishdo) n'importe qui ». La forme de génitif-datif singulier
eufkilsdé montre que seul le pronom carea été flexionnel; ikifdó on'importe
lequel, n'importe quoi » invariable ; edlukifdé a n'importe combien
(aroumain ertu albanais qishdo ).

B. Adverbes.
Des demi-calques constitués d'un adverbe aroumain et du verbe

albanais do se sont formes: iudó ( < aroumain I,u(< lat. ubi) + alb. do)
n'importe où, partout »; eánlidó et la variante eit'nfidé (< aroumain

eanda (ednd ) + albanais do), « n'importe quand ».
Composées d'un adverbe du dialecte aroumain et d'un adverbe

albanais forme avec do: ed'nkifdd (aranmain and adverbe albanais
qishdo) a n'importe quand ; fikipdò (aroumain iu adverbe albanais
qishdo) n'importe où, partout ».

Tel qu'il est ressorti des exemples présentés, en ce qui concerne
les pronoms et les adverbes formes avec le verbe a vouloir » que nous nous
sommes efforces de les exposer organises en systèmela langue roumaine
offre de nombreuses concordances avec la langue albanaise.

26 Voir aussi Kr. Sandfeld, op. cit., p. 116; All Lombard, op. cit., p. 205, qui considCre
do comme un suffixe.
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17 Kr. Sandfeld, op. cit., p. 124; voir aussi Al. Graur, Romilno-albanica, dans o Romfinia
Literars1 o, n° 48, 1973, p. 12.

18 Lucia Djamo-Diaconiti, Limbet documentelor slauo-ronbine emise in Tara Romdneased
In sec. XIV $i XV, Bucarest, 1971, p. 189-190.

" B. Coney, Hcmopux Ha 6zuseapcxu caws, Sofia, 1934, t. II, p. 496.
" Lucia Djamo-Diaconittl, op. cit., p. 239.
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En relevant quelques-unes de ces concordances et en tenant compte
du fait qu'actuellement elles n'ont point de contact géographique,
Kr. Sandfeld affirme : t il faut, pour expliquer leurs particularités communes
remonter As une époque lointaine où elles out été en contact » 17.

Mais pour cette période nous n'avons nuls textes écrits dans aucune
des langues dont nous nous °coupons. Puisque de pareils textes rnanquent,
nous nous appuyons sur d'autres arguments. Le fait que la plupart de ces
formes parallèles se retrouvent aussi dans le dialecte aroumain et dans
le dialecte des Arbèreshs d'Italie en constitue une preuve incontestable
de l'ancienneté de ces créations.

L'ancienneté et la viabilité des formes roumaines composées du
verbe volet + pronom ou adverbe se reflète indirectement dans le fait
éloquent suivant : dans le slavon roumain la langue de chancellerie des
Etats féodaux roumains au Moyen-Age on rencontre des pronoms
indéfinis .formés de 2 éléments : la première partie d'origine latine rapt
(< lat. volet ) et la seconde un pronom interrogatif slave, soit qu'il présente
une caractéristique médio-bulgare ou serbo-croate.

Le phénomène commun aux 3 sous-types du slavon roumain
apparait dès le début méme du XV-e siècle et, ultérieurement, acquiert
une si grande importance qu'il paralt avoir éliminé les anciennes formes
des pronoms indéfinis slaves méme dans les formules de chancellerie
stéréotypés, en général, invariables.

PRONOMS

Nous trouvons ainsi dans les documents de la Valachie : Repo WO
« n'importe quoi » (< 1402 1418 >) ; up XTO «n'importe qui » ( < 1402
1418 >) ;. Rein KTO o n'importe qui » (<1415 1418 >) ; gapo KOH

« quiconque » (1424) ; gape KOAHU,H « n'importe combien » (1424) ; Falpi TKO
o n'importe qui » (1493) 18) etc.

Dans le sous-type transylvain : ILIPE go (sans année).
Dans le sous-type de Ifoldavie : Kepi KTO (1435) ; Kepi tioo

( < 1500 1503 > ), etc.
Inconnue aux langues slaves, cette particularité, selon l'opinion

de B. Coney, a pénétré aussi dans certains dialectes bulgares du nord
dans la forme "tape Rom 19.

ADVERBES

Dans la langue des documents slavo-roumains, on rencontre fré-
quemment des demi-calques similaires formés de Roe + un adverbe
slave ; goo KOAHKO « n'importe combien » (<1404 406>), Km MO
« n'importe comment * (1418) ; gm rAo o n'importe où * (1451 1456)2°, etc.
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Il est A supposer que dans le cadre du système du pronom indéfini
et des adverbes du slavon roumain se sont produites des confusions et
ces nouvelles formes sont apparues par besoin de précision.

Les premiers témoignages dans les documents slavo-roumains pré-
cèdent de plus d'un siècle les plus anciennes attestations dans les textes
roumains. Dans les plus anciens textes roumains, tels Liturghierul, Tetra-
evanghelul, Molitvenieul et Cazania de Coresi se trouvent les deux types
de formation avec le verbe « vouloir ». A. Pronoms. 1. eeva, eineva, eitva
et oareeare, oarece, oareeine, oarecifi, varece 4 quelconque », vareeive
« quiconque » et même une forme inusitée : oareeeva 21. « quelque chose #
(formées avec verbe pronom verbe).

Dans les m'émes textes, nous trouvons des adverbes provenant des
deux séries : I. cindva, eumva et II. ()areal, oareeind, oareunde, vareeit

quelque peu », vareunde «quelque part ».
Pour les formes de la langue albanaise, nous avons étudié Meshari

(L'évangéliaire) de Gjon Buzuku (datant de 1555) dans lequel nous ne
trouvons que la formation pronom verbe, telle : kushdo «quelqu'un,
quiconque », gishdo avec les doublets sigishdo et gishdota 22 4 n'importe
qui », sillidó (ancienne forme du pronom cuido) avec le doublet sillidota,
siisillido avec le doublet siisillidota quiconque », sijado (féra.) et zhdo 23
4 quelques-uns ».

Il en est de méme de l'adverbe kudo « n'importe où ».
En ce qui concerne les formes pronominales de cette période, nous

mentionnons la parallèle suivante : dans Tetraevanghetul de Coresi, par
exemple, nous trouvons 2 formes pronominales articulées : le masculin
earecarele et le féminin oareearea 24 qui correspondent aux formes articulées
i sillidota, te silledote, e sijado employées par Buzuku avec la différence
qu'en roumain Particle est enclitique, tandis qu'en albanais il est procli-
tique (comme pour les adjectifs).

Par rapport à l'existence et A, Putilisation de ces formes parallèles,
nous mentionnons également que pareillement à oricit du roumain,,sado
et sadoge de l'albanais (inclusivement dans le langage des Arbèreshs)
ont aussi une valeur de conjonction.

En présentant le système de la structure des pronoms indéfinis et
des adverbes formés avec le verbe « vouloir », nous aboutissons aux con-
clusions suivantes :

1. Dans la langue roumaine on conserve 2 types de formations avec
des inventaires qui ne présentent pas de grandes variations, tandis que
dans Parouma,in, le type II (verbs pronom ou adverbe) n'existe point
et en albanais il est faiblement représenté, les formes respectives étant con-
currencées et ensuite écartées par des formations similaires constituées
avec le verbe 4 savoir ».

n Voir 0. Densusianu, op. cit., vol. II, p. 125.
22 Les formes constituées aussi avec le suffixe -la, très fréquentes chez Buzuku, out

disparu de la langue littéraire ainsi que du langage des Arbèreshs.
23 Voir Eqrem Çabej, Meshari Gjon Buzukut (1555), Tirana, 1968, t. II, p. 107,

note 3.
" Voir Tetraevanyhelul tipdrit de Coresi, Brasov 1560-1561 comparat ca Evangheliarul

lui Radu de la Mánicesti (1574), édition publiée par les soins de Florica Dimitrescu, Bucarest,
1963, p. 379.
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o Istoria limbil romdne, vol. I. Limba Wind, Ed. Academiei, Bucarest, 1965. p. 160
et 201.

26 Dans ce problème, voir la discussion et la contribution de Haralambie MihAescu, Les
éléments lalins de la langue albancase dans Rev. Etudes sud-est europ. ', t. IV, n" 1-2, Buca-
rest, 1966, p. 5-6 et suivantes.
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L'albanais (spécialement le dialecte des Arbéreshs) et l'aroumain
offrent un inventaire plus riche, une gamme plus large de formes composées
de plusieurs éléments les unes y étant pléonastiques.

Les formes pronominales et adverbiales du roumain et de l'arou-
main composées avec «vouloir » pareillement A, Pitalien qualsivoglia,
représentent un héritage du latin tardif caractérisé par l'utilisation de
combinaisons de pronoms qui sont apparus comme une conséquence de
l'usage du Bens de certains pronoms, done de la nécessité d'expression,
ou &terrain& par la tendance générale de cette période d'augmenter le
corps phonétique des mots 25.

Les formes de la langue albanaise (y compris celles du dialecte
des Arbéreshs) reflètent l'influence du latin tardif dont elles se sont appro-
prié la tendance et le mode de formation qu'elles ont ensuite développés.
A côté d'autres traits communs, ceux-ci constituent aussi la preuve de
l'influence que le latin a exercé sur la langue albanaise dont Gustave Meyer
exagéra l'importance, allant jusqu'à considerer l'albana is comme K une
langue mixte, A, demi romane » 22.

Il est probable que c'est toujours la nécessité d'expressivité
en slavon roumain langue de culture qui a déterminé l'apparition,
sous l'influence de la langue roumaine langue vivante du peuple de
pronoms et d'adverbes composés avec ape (vare) (< lat. volet) + pronoms
ou adverbes slaves formes qui se rencontrent également dans les textes
roumains du XVI-e siècle. On ne peut affirmer avec précision quel filt
le moment d'apparition de ces formes composées d'une utilisation
trés large, presque généralisée mais elles sont attestées méme dans des
chartes &zits au début du XV-e siècle.

Dans une période plus récente, l'aroumain a l'aide d'éléments
albanais (le verbe do ou les pronoms et les adverbes form& avec le verbe
do) a créé des pronoms et des adverbes nouveaux.

Les faits relevés traits structuraux des langues roumaine et
albanaisereflètent une évolution similaire et stimulent vers une recherche
parallèle des divers compartiments de ces langues inclusivement des
formes dialectales qui pourraient projeter plus de lumiére sur cer-
taines formes ou tendances de ces deux langues.
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XV' CONGRÈS INTERNATIONAL DITUDES BYZANTINES
(Athènes, 5-11 septembre 1976)

Représentant Académies, Universités et Centres de Recherches de 35 pays, environ
780 spécialistes, depuis les grands maltres de la byzantinologie et jusqu'aux tout jeunes cher-
cheurs, se retrouvaient le 5 septembre 1976 dans l'Aula de l'Université d'Athénes pour la
trés officielle ouverture du XVe Congrés International d'Etudes Byzantines, événement solennel
pour la science européenne : l'élargissement, l'approfondissement des connaissances sur cette
4 Magistra Europae * qu'A été l'Empire byzantin et sa civilisation. L'ambiance était largement
amicale ; professeurs et éléves, collégues de différents pays se retrouvaient avec joie, avec con-
fiance. Tour A tour ont pris la parole, après l'allocution du pr P. Zepos, Président du Comité
d'organisation du Congrés et le discours inaugural de son Excellence le Président de la Républi-
que, Mr. C. Tsatsos, les représentants de l'Eglise grecque, du Gouvernement, de l'Université
d'Athénes, suivis par les pr D. Zakythinos, Président de l'Association Internationale des
Etudes Byzantines, Tb. Papadopoulos (représentant du Comité chypriote d'Etudes byzantines),
A. Orlandos et A la fin Mr. B. Lavagnini, chargé du saint de la part des participants au Congrés.
Ont été évoqués les noms la liste, hélas, était très longue des savants byzantinistes qui
ne sont plus parmi nous. L'écho que les noms des fondateurs de la byzantinologie contemporaine
éveillaient parrni leurs successeurs ravivait ce sentiment de responsabilité scientifique qui
maintient vivant le lien entre passé et avenir, impose la foi dans la vertu de la solidarité humaine.

A
C'est entre une défaite (Mantzikert 1071) et une victoire (restauration de l'Empire

sous Michel VIII Paléologue 1261) que Byzance et son Commonwealth ont été étudiés
dans les cinq sections du Congris : 1. Histoire; 2. Langue, littérature, philologie ; 3. Art et
Archéologie; 4. Pensée, philosophie, histoire des idées; 5. Chypre dans le monde byzantin.

1. Histoire. C'est i juste titre que le domaine de l'Histoire ainsi que celui de
l'Histoire de l'Art ait Joni du privilége d'Atre largement représenté par des rapports et des
communications. Et si le plus grand nombre des communications concernait l'art, l'histoire
a bénéficié de 17 rapports, répartis en trois sections : (1) Forces centrifuges et centripétes dans
le monde byzantin entre 1071-1261; (2) Composition et mouvernent de la population dans le
monde byzantin et (3) La symbiose dans les Etats latins formés sur les territoires byzantins :
phénomènes sociaux, économiques, religieux et culturels.

Z. V. Udal'cova et A. P. Katclan ont étudié, dans le cadre de la I-ére section, les
aspects socio-économiques ; V. Hrochovi, les oscillations entre tendances opposées dans les
villes byzantines ; J. Karrayanopoulos et N. Oikonomides les aspects politiques, le dernier
insistant sur certaines circonstances ayant précédé la e Partitio Romaniae * de 1204, passées
presque inaperçues jusqu'à présent ; Mme H. Ahrweiler souligne quelques aspects de crise
de la mentalité byzantine traditionnelle, dont les implications politiques font l'objet du récent
livre de l'auteur (Idéologie politique de l'Empire byzantin, Paris, 1975).

Traitant des changements démographiques dans le monde byzantin entre 1071 1261,
les rapports de la 29 Section ont mis en évidence le r6le de certains groupes ethniques, comme
par exemple les Vlaques (E. StAnescu) dans la partie européenne de l'Empire, les Arméniens
(Bartikian) dans celle asiatique. SI P. Charanis a tracé une vue d'ensemble du problème,
les autres rapporteurs en ont étudié soft les aspects régionaux (D. M. Nicol, l'Epire ; Sp. Vryonis,
l'Asie Mineure) soit ceux concernant les peuples, comme par exemple les Bulgares dont
Phistoire entre 1018-1185 est inséparable de Byzance (N. Angelov, p. 15). En ce cud concerne
les Vlaques, E. StAnescu constate que e aucune source de l'époque ne suggére un mouvement de
la population tant soit peu perceptible A l'intérieur de la péninsule (Balkanique) qui s'orienterait

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., XV, 3, P. 561-568, BUCAREST, 1977
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vers l'espace carpato-danubien (tout au contraire ... 11 y a une tradition persistante d'un
mouvement de population allant du Nord vers le Sud *).

En ce qui regarde la 3e Section, mentionnons que, malgré le fait qu'il s'agit d'une cer-
taine region A un certain moment de l'histoire, les conclusions du rapport de D. Jacoby, con-
cernant 41 ...rabsence d'une stratification sociale rigide... * (p. 5), l'existence d'un écart
sensible entre les structures de la société byzantine et celles de la société féodale * (p. 7, n° 21),
sont A prendre en consideration pour l'ensemble de l'histoire de Byzance. 11 est également vrai
que e toute projection dans le XIIe siècle d'une equivalence tardive de termes constitue une
méthode pour le moins discutable (p. 9, n° 28). Envisagée de cette maniere, l'affirmation de
D. Jacoby s'accorde parfaitement avec la conclusion de G. G. Litavrin (p. 11), conformément
A laquelle, sans tenir compte de la discussion sur la pronoia, la ressemblance entre la structure
socio-économique du village byzantin et de celui de la Romania latine, constitue, aux XIII XlVe
siècles, une réalité incontestable.

C'est toujours G. G. Litavrin qui insiste sur la confrontation entre Byzantins et Occi-
dentaux, aidant de la sorte A modérer celles des opinions selon lesquelles le sentiment national
néo-hellenique puiserait ses sources aussi loin que les circonstances qui ont fait suite A la IVe
Croisade.

P. Topping étudie le processus d'o integration , des deux sociétéscelle byzantine et celle
occidentale en Morée franque et en Crete vénitienne ; A. Bryer s'intéresse au méme processus
dans les zones pontiques. Fr. Thiriet ajoute aux regions franques et vénitiennes le territoire de
l'empire latin de Constantinople, en insistent sur l'aspect confessionnel et idéologique pour
conclure que, dans ces domaines, le terme de symbiose n'est pas exact, car si l'on prend en consi-
deration une co-existence byzantino-occidentale en Romanie byzantine, c'est du domaine social
qu'il s'agit pluttit que de celui spirituel (p. 35).

2. Langne, littérature, phtlologie. Les travaux de la 3e Section confir-
ment, une fois de plus, l'importance croissante des Instrumenta studiorum (dictionnaires, tels
Le Nouveau Du Cange, repertoires, prosopographies, editions de sources, etc.) dans l'étape
actuelle ainsi que pour l'avenir des etudes byzantines. On a objecté en meme temps A juste titre
du point de vue philologique que ole decoupage chronologique en trenches horizontales, siecle,
par siecle auquel semble s'attacher de plus en plus l'organisation des Congres * est tres commode
et convenable aux historiens, mais non pas dans la meme mesure aux philologues (J. Grosdidier
de Matons). Les Rapports de la premiere Section (Courants archalsants et populaires dans la
langue et la littérature) ont mis en evidence le fait que répoque étudiée par le Congres peut
facilement etre définie par certains traits qui lui sont propres : floraison de la littérature pro-
fane, de la langue parlée, ascension de cette dernière au rang de langue littéraire, phénomene
mis au clair par e l'apparition des premiers textes littéraires datables en langue démotique *
(Grosdidier de Matons, p. 4), ainsi que par le phénomene contraire, celui d'une tendance toujours
plus poussée vers l'atticisme (sur lequel s'est penché W. J. Aerts, en prenant en consideration
surtout Anne Comnene). D'autre part, N. Gigante étudie la signification de la culture latine
A Byzance, sans toutefois se limiter A Maximos Planudes.

En ce qui concerne la diglossie, on vient de réaffirmer la conclusion de Em. Kriaras,
que mgme si ce phénomene n'atteint pas, A répoque des Comnènes, un niveau polémique, il n'en
constitue pas moins l'indice certain d'une scission culturelle.

Normalement pour la 2° Section (La genese des dialectes, rapporteurs R. Browning
et N. Andriotis), la période 1071-1261 ne représente que les débuts de la genese des dialectes
néo-grecs.

Nous ne pouvons pas omettre de souligner l'intérét exceptionnel de la dernière Section
(Les conditions materielles, sociales et économiques de la production culturelle A Byzance).
Deux rapports (B. Fonkie et J. Irigoin) concernent des questions de paléographie et de codi-
cologie, tandis que celui de A. Guillou présente des similitudes avec celui de lh. Sev6enko au
Congres de Bucarest (1971) ayant trait, évidemment, i une autre période historique.

3. Art et archéologie. C'est la peinture (monumentale, lanes, miniatures),
genre artistique primordial dans le monde orthodoxe (V. Djurie, p. 7) qui a largement béné-

ficié des rapports, corapports (avec quelques communications A l'appui), veritables etudes dont
l'intértt consiste moins dans la nouveauté de l'information que dans la manière d'en extraire
les significations A travers le vaste paysage artistique qui comporte autant de ressemblances
que de particularités (nationales, régionales, e.a.) esthétiques et culturellies de la plus créatrice
des étapes dans revolution de la peinture byzantine. La magistrale synthese qui est le rapport
du pr V. Djurid (90 pages) constitue l'analyse la plus poussée qu'on aft essayé jusqu'A present
afin de demeler les traits de cette peinture considérée sous son aspect stylistique. A premiere
vue, le point de depart de l'auteur : e il est bien certain que l'art byzantin se distingue surtout
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par son style. C'est lui et non pas l'iconographie chrétienne qui forme son élément substantiel,
qui lui confère un cachet facilement reconnu (p. 5) pourralt paraltre limitatif, sinon téméraire.
Il n'en est rien. Au fur et it mesure de l'exposé, le langage les dialectes aussi stylistiques
éclaircissent une nouvelle perspective de la peinture à l'époque étudiée. Il s'agit, d'autre part,
de l'ouverture d'une nouvelle étape, la troisiérne, dans l'historiographie de la peinture byzantine,
après celle pour laquelle l'iconographie gardait la prééminence (G. Millet) et celle, plus récente,
qui admettait le signe d'égalité entre iconographie et style (A. Grabar, V. N. Lasarev). L'ana-
lyse serrée et minutieuse à laquelle le savant serbe soumet la vie des formes * des XIPXIIP
sitcles aboutit non seulement à évoquer tel ou tel ensemble de peinture dans ce que celui-ci
comporte de propre i et des général à la fois, mais aussi et, surtout à dégager l'ambiance
spirituelle et culturelle de l'époque, qui a posé son empreinte sur le style de la Capitale et ses
variantes de la province.

Les corapports de Mme Lydie Hadermann-Misguich (la Peinture monumentale tardo-
comnène et ses prolongements au XIII siècle) et celui de Mme Jacqueline Lafontaine-Dosogne
(L'évolution du programme décoratif des églises) viennent, le premier, à délimiter traits sty-
listiques et iconographiques propres à la deuxième moitié du XII s. et au commencement du
XIII et le second retrace avec minutie les étapes qui expriment le maintien des traditions plus
anciennes, changements, innovations, dans le programme décoratif le long de la période étudiée.

Point d'arrivée et de départ en méme temps, ces travaux d'ample respiration jouissent
de toutes les qualités requises pour devenir une lecture de chevet indispensable à tout spécialiste.
C'est également le cas du rapport de M. Chatzidakis (L'évolution de l'ic8ne aux XP XIIe s.
et la transformation du templon) qui retrace pour la première fois, dans tous ses détails, justi-
fications it l'appui l'évolution du templon vers une sorte de mur convert d'ic8nes, qui com-
mence et s'accomplit plus Uôt qu'on ne le pensait", que chaque registre s'organise suivant une
pensée théologique définie * (p. 188), ainsi que du corapport de Mme Tania Velmans (Rayonne-
ment de l'icane au XII et au début du XIIIe s.), étude concue dans cet esprit systématique
qui est l'une des grandes qualités de l'auteur. L'exposé sur l'état actuel de la recherche concer-
nant les psautiers aristocratiques s, qui fait l'objet du corapport de Mr. Anthony Cutler
avec son information substantielle datation, iconographie, terminologie, décoration, etc.
vient suppléer des lacunes en la matière. Ce texte s'installe comme modèle et encouragement
des études à venir, prime desideration of Byzantine studies s (p. 255).

En ce qui concerne le chapitre Musique*, consacré au tournant décisif dans l'histoire
de la musique byzantine* (D. E. Conomos, Music for the evening office on Whit Sunday;
Kenneth Lévy, Le tournant décisif ...) titre du s ...to a committee of non-musicians. Its
dates and terminology reflect the optimistic positivism of economists and political historians
rather than the groupings of cultural historians * (K. Lévy, p. 281), la parole est aux spécia-
listes. La lecture de ces textes est passionnante, car ils prouvent, une fois de plus, combien
l'art et la culture byzantines doivent au siècle qui précède le drame de 1204 et aussi la place
de premier ordre qu'il détient à l'époque des Paléologues. K. Lévy l'affirme clairement pour
la musique : ...we can trace two powerful and conflicting impulses running through our two
musically turbulent centuries of grand tournant". On the one hand, we find the strong con-
servative impulse to preserve the old syllabic hymns in their age-old, authoritative musical
dress. On the other hand, we find the inevitable urge toward progress, toward the opening
up of new styles and outlets for musical expression (p. 287-288).

Si l'on ajoute aux textes la très riche bibliographie, ainsi que les illustrations (LVI
planches), le volume sur l'art et l'archéologie (l'unique paru pour le Congrès) devient un instru-
ment de travail de premier ordre.

4. Pensée, philosophie, histoire des idées. Les deux thémes de cette
Section : Crises idéologiques (J. Meyendorff) et Rayonnement de la culture et de la civilisation
byzantines aprés 1204 (soutenu, pour l'ensemble du monde slave et pour les Roumains, par le
pr D. Obolensky, pour l'Occident par le pr A. Pertusi et pour des régions limitées par I.
DuRev, S. Eyice, B. Ferjanèié et J. Irmscher), se complétent l'un l'autre : d'une part, l'Empire
byzantin aux prises avec ses s crises idéologiques (celle de s l'idéologie impériale *, s ... the
evergrowing gulf separating myth and reality s (Meyendorff, p. 4), celles des relations avec le
monde occidental (crises, sensibles déjà sous les Comnènes et leurs successeurs lesquels, après
1204, deviennent une s irreversible reality *, d'autre part, le vaste et puissant rayonnement,
processus d'acculturation s (Obolensky) tout d'abord, flux inninterrompu par la suite, de tous
les acquis culturels, spirituels et artistiques de l'Empire dans le monde environnant, en Orient
comme en Occident. Au début mème de son rapport, J. Meyendorff fait le point de cette
situation apparemment paradoxale : Nevertheless, Byzantium did not cease to play its long-
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standing role of intellectual and ideological leadership a (p. 3). Toutefois et c'est l'une des
rialités sur lesquelles l'auteur s'arrate très efficacement a ...Byzantium, having become
weaker and less self-contained, Nvas not only preserving the heritage of its own past, but also
accepting the influence of the West. This process of give-and-take is particularly characteristic
for the period under discussion s (p. 3). Parmi les nornbreuses preuves du rayonnement de
a l'universalisme s byzantin, que les longues et souvent Apres crises que l'Empire traversait aux
XII" XIII° s. ne réussirent jamais A empacher, l'une des plus complexes intéresse justement
l'Occident, depuis l'Italie jusqu'en Angleterre. C'est avec son innombrable savoir que A. Pertusi
réussit it mettre de l'ordre dans ce labyrinthe de problèmes, au cours d'un exposé on faits et
ceuvres, connus ou moins connus, s'éclaircissent et s'enrichissent en nuances significatives.
Influence byzantine sur Pidéologie politique des rois de Sicile et des doges de Venise, mame in-
fluence sur le monachisme de l'Italie du Sud, traits byzantins dans la peinture italienne,
rdle majeur * des * humanistes s de l'Italie du Sud dans l'action de a conservare, custodire,
estendere et trasmettere i tesori della tradizione di cultura greca antica et medioevale *, tout
ceci est A mdme de prouver que : la trasmissione e la diffusione del pensiero arabo-greco e
più propriamente greco a certo uno degli aspetti più salienti della storia della cultura europea
dei secoli XIIXIII (p. 13). Envisagé de cette manière, le dialogue Byzance-Occident concen-
tre les prémisses d'un chapitre approfondi de l'histoire de la civilisation dans l'Occident médiéval.

Quant A l'Europe de l'Est (Slaves du Sud, Russes, Roumains), partie intégrante du
Commonwealth a byzantin, le rayonnement de l'Empire prend, sous la plume aussi précise

que nuancée de D. Obolensky (Late Byzantine culture and the Slays. A study in acculturation)
un nouveau relief. Le processus d'acculturation qui, tant8t s dialogue s, tantat confrontation a
agit des siècles durant sur les Slaves et les Roumains, s'exprime aux XlVe XV" sincles, en
premier lieu par l'intermédiaire du mouvement hésychaste, dont le Rapport trace une image
extramement vivante, i partir du rdle joué par le Mont Athos (a a spiritual nursery of the
Hesychast movement a, p. 8), ainsi que parmi les centres monastiques de Parorea, de Kill-
farevo et jusqu'A l'activité spirituelle, littéraire, artistique des a leading protagonists * qui
contribuent essentiellement A cette cohésion culturelle * du Commonwealth byzantin et dont
les disciples, après 1389, maintiennent dans le Sud-Est de l'Europe e the same international
tradition of religion and letters a (p. 25). Co-rapports et Communications (parmi lesquels deux :
Dumitru NAstase, Le patronage du Mont Athos au XIII' siècle et Rfizvan Theodorescu,
Roumains et Byzance provinciale dans la civilisation du Bas-Danube au XIII' siacle, souli-
gnent, la première le prestige de ce a véritable microcosme de l'ceucuméné chrétienne * qu'était
le Mont Athos, et la seconde la place éminente a de Byzance e marquant de son empreInte la
civilisation roumaine du XIII' sincle a) viennent renforcer cette réalité (moins affirmée jusqu'à
présent) que constate le pr Obolensky, notamment le fait que ...in the fields of religion and
law, literature and art the orthodox peoples of Eastern Europe the Bulgarians, the Russians,
the Serbs and the Romanians were able in the course of time not only to share in, but also
to contribute something to, the common culture of the Byzantine Commonwealth * (p. 4).

5. Chypre dans le monde byzaniin. « Le royaume de Chypre plonge ses
racines dans un passé byzantin s (J. Richard, Le droit et les institutions franques dans le
Royaume de Chypre, p. 20) cette réalité demeure valable également pour la vie spirituelle,
culturelle, artistique, de l'Ile A partir de 1191. Et c'est dans cette perspective qu'li 06 étudié,
pesé, précisé et nuancé le rèle du monde latin (Al. Christodoulou, Le dialecte chypriote mé-
diéval et son évolution aprés le XIII' s.; G. Konidaris, A. Mitsidis, L'autocéphalie de l'Eglise
de Chypre; J. Richard, N. Svoronos, P. Zepos, Droit et institutions franques du Royaume de
Chypre; Ch. Delvoye, A. H. S. Megaw, A. Papagéorgiou, L'art paléochrétien de Chypre ;
C. Mango, Th. Papadopoulos, Chypre, canefour du monde byzantin). Sur ce fonds byzantin
inaltérable, la superstructure occidentale se retrouve, plus ou moins sensible, dans tous les
domaines. En ce qui concerne l'art, c'est d'une part, l'époque paléochrétienne basiliques,
sculpture, décoration et de l'autre la peinture d'ic8nes des XI" XIV" s. (qui a bénéficié
d'une riche exposition, avec quelques places inédites et de l'excellent Catalogue avec son ample
Introduction due A A. Papagéorgiou), ainsi que les références A la peinture murale dans les
Rapports de la section Art et Archéologie, qui prouvent, it leur tour, le profond, l'inaltérable

byzantinisme s qui continue A régner dans rile. Ceci fait que les grandes étapes de l'art chypriote
sont sensiblement les mames que celles suivies par l'art byzantin. Quant a la pénétration
d'éléments occidentaux on les décAie it partir du XIV" s., surtout dans les portraits des dona-
teurs et, la l'Apoque post-byzantine, dans les traits stylistiques.

Toutefois, cet important crossroads * C. Mango, p. 3) intéresse autant l'Orient que
l'Occident. G. Mango et Tb. Papadopoulos se sont chargés d'éclaireir cet aspect, ce qui remet
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en discussion, sur la base des sources pour la plupart byzantines, structures sociales, vie urbaine
et rurale, organisation ecclésiastique, aspects démographiques, creation artistique, e.a. Quoiqu'il
en soit de ce scarrefour a entre Byzance, Occident et Orient, l'lle de Chypre assimile et garde,
pour l'essentiel, le fonds byzantin, enrichi, au fur et it mesure, pour ce qui est de la civilisation
matérielle, par le monde occidental.

L'exposition des fresques byzantines, celle du livre, celle des manuscrits et celle des icenes
de Chypre, les Conferences de Sir Steven Runciman (The empress Irene the Athenian), de H. G.
Beck (Byzantinistik heute), de K. Weitzmann (The Collection of sixth to thirteenth century
Icons at Mount Athos in the context of the Monastery's History), de H. Buchtal (A School of
Miniature painting and its place in the art of Constantinople in the twelfth century), les Séances
de discussion concernant les Instrumenta Studiorum, le film de l'exposition d'oeuvres byzantines
se trouvant it l'Ermitage (présenté par Mme Alice Bank), enfin les trois excursions (églises et
monasteres de l'Attique, de l'Argolide, de Delphes et Hosios Lucas), ont richement complete le
programme scientifique. L'amical et chaleureux accueil de la part des "[Cotes du tres grand nombre
de participants au Congres est inoubliable. Ils paraissaient etre partout i la fois, it résoudre
des problemes de toute sorte, scientifiques ou non. Nous leurs devons une dette de reconnaissance
émue et nos plus chaleureux remerciements.

Moins sollennelle que la séance inaugurale, celle de cleture a tenu en haleine la foule des
participants. On y attendait la parole de P. Lemerle sur les travaux du Congres et le tour
d'horizon du maltre en a dégagé, avec la clarté incisive que nous lui connaissons tous, les traits
essentiels.

C'est le Prof. D. Zakythinos, devenu President d'honneur de l'Association Internationale
des Etudes Byzantines qui a été chargé de communiquer les decisions du Comité. Le nouveau
President, le pr H. Hunger (Vienne) aura comme vice-Presidents A. Pertusi, I. Sevcenko,
Z. V. Udal'cova, comme secrétaire general M. Chatzidakis.

Le prochain Congres aura lieu en 1981 it Vienne.

Maria Ana Musicescu et
Tudor Teoieoi

ITACHE PAPAHAGI

Le 17 janvier 1977 s'est éteint le professeur Tache Papahagi, balkanologue de renom et
spécialiste de l'histoire de la langue roumaine. Né le 20 octobre 1892 au village d'Avdela du
Pinde, il fréquenta les lycées de langue roumaine de Ianina et Bitolia (1903-1912), puis il acheva
ses etudes it l'Université de Bucarest (1912-1916). En 1921 il f6t nommé assistant pres la
chaire de philologie romane de l'Université de Bucarest. Ici, Tache Papahagi adopta et développa
avec succes la méthode de Ov. Densusianu et I.-A. Candrea, méthode interdisciplinaire qui
combinait l'étude de la langue avec celle du folklore et des phénomenes ethnographiques. Bon
connaisseur de son dialecte natal, celui-ci devait, tout naturellement, attirer son attention
en premier lieu. En 1922 il publia sa fameuse Anthologie aroumaine (Anihologie aromaneasea,
565 pp.) avec des textes nombreux illustrant les ceuvres de la littérature populaire ou cultivée,
des notations musicales, des photos représentant certains sites géographiques, le tout complete
d'une introduction et d'un glossaire. Au cours des années suivantes, il exposa quelques idées
personnelles intéressantes i propos de ce dialecte dans les etudes 0 problema de romanilate sud-
iiira (Un probleme de romanité sud-illyrienne, dans la revue o Grai si suflet * I, 1923-1924,
p. 72-99) et Din epoca de formaliune a limbii romane. Probleme einolingvistice (De l'époque de
formation de la langue rouinaine. Problemes ethno-(inguistiques, ibid. p. 201-234). Son
attention se fixa ensuite sur un parler en usage aux confins septentrionaux daco-roumains,
dans une region relativement isolée, 11 savoir le Maramures; il passa ainsi son doctorat en 1925
avec la these Graiul ;i falklorui Maramuresului (Le parler et le folklore du Maramures 323
p.p.). Continuant son exploration linguistique et folklorique, il devait passer son agrégation
avec Vehicle Cercelari in munlii Apuseni (Recherches dans les Alpes transylvains, e Grai si
millet * II, 1925-1926, p. 22-89). Cet examen d'agrégation lui assura le titre universitaire
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de maltre de conferences pour la dialectologie, le folklore et l'ethnographie. Il devait créer une
collection paraissant sous le titre de Biblioteca Nationall a AromAnilor * (Bibliotheque Natio-
nale des Aroumains), qu'il enrichit de trois volumes de littérature cultivée aroumaine,transposée
en roumain littéraire, it savoir Nusi Tulliu, Poezit (Poésies 1926), Z. A. Araia et T. Caciona,
Poeztt (1932) et N. Batzaria, Anecdote (1935). C'était fournir un auxiliaire précieux en vue d'une
meilleure connaissance du dialecte aroumain.

En 1943 Tache Papahagi fut nommé titulaire de la chaire de dialectologie et de folklore
roman A l'université de Bucarest et en 1948 il prit le titre de professeur honoraire.

Déjà depuis 1922, il nourrissait l'idée de réunir en un seul volume tout le matériel
lexical disponible du dialecte aroumain. Il y travailla désormais avec une patience infatigable
et au bout d'une quarantaine d'années, il publia en 1963 son grand ouvrage Dicfionarul dialec-
tului aromdn general f i etirnologic. Dictionnaire aroumain (macédo-roumain) général et itymolo-
gigue (1265 pp.) Cette ceuvre fondamentale, honoree du prix de l'Etat de la R. S. de Roumanie,
bénéficia d'une deuxième edition amélioree et augmentée, en 1974 (1437 pp. + 65 fig. et 1
carte). Ce dictionnaire offre un immense intérét non seulement pour les romanistes, mais aussi
pour les albanologues, les hellénistes, les slavisants et les turcologues.

A part la dialectologie, Tache Papahagi cultivait avec une égale passion l'étude des
langues romanes et l'histoire de la langue roumaine. Il publia en 1943 son Manual de foneticd
romanicd romdnd, francezd, italiand st spaniold (Manuel de phonétique romane roumaine,
française, italienne et espagnole, 194 pp.).

Le folklore considére en tent que creation polyvalente fournissait au chercheur un
materiel multiple, linguistique, littéraire, psychologique et social. Des idées et maints mate-
riaux illustratifs sont exposés dans ses monographies Din folklorul romanic si cel latin. Studiu
comparat (Sur le folklore roman et latin. Etude comparée 1923, 157 pp.), Creafiunea poeticd
populard (La creation poétique populaire, dans e Grai zi suflet * II, 1925-1926, p. 263-309)
et Poezia liricd populard (La poésie lyrique populaire 1967, 588 pp.). D'une grande utilité
pour la recherche comparatiste du Sud-Est européen s'avérent ses travaux Paralele folklorice.
Traducen t din poezia populard greacd. Introducere, note de folklor, ftlologie f i etnogra fie urnid-
rite comparativ (Paralléles folkloriques. Traductions de la poésie populaire grecque. Introduction,
notes de folklore, de philologie et d'ethnographie étudiées d'un point de vue compare 1970,
197 pp.) et Concordances folklorigues et ethnographigues (sLangue et littérature III, 1946,
p. 166-201).

En tant que complement linguistique, l'ethnographie a préoccupé Tache Papahagi
pendant toute sa vie. Il conçut l'idée grandiose de visiter A tour de rále les centres
ruraux et urbains des départements de la Roumanie, afin de prendre des photos
d'apres les objectifs ethnographiques d'une certaine importance. Ces photos étaient
destinées A la collection intitulée Images d'ethnographie roumaine (dacoroumaine et aroumaine).
Chaque année, son archive s'est enrichie jusqu'A contenir un nombre considerable de photos
de toutes les regions habitées par les Roumains. Les circonstances ne lui permirent de publier
durant sa vie que les trois premiers volumes de cette collection (I 1928, II 1930, III
1934). Pour ce qui est du reste de ces docurnents, ainsi que sa bibliothèque personnelle, ils
sont passes dans le patrimoine de l'Académie de la R. S. de Roumanie et seront désormais valo-
rises par les soins de cette haute institution.

Entièrement consacrée A la recherche et A l'enseignement, la vie de Tache Papahagi
sert un bel exemple A tous ceux qui embrassent cette voie.

H. M ihdescu

1CORINA NICOLESCU I

Tragiquement disparue dans la catastrophe du 4 Mars 1977, Corma Nicolescu, A

cété de tants d'autres éminents représentants de la culture roumaine, est allée rejoindre ce que
Mihail Sadoveanu appelle A le grand Empire des ancétres s. C'est A eux, au déchiffrement de
leur mode de vie, de leur riceptivité pour le monde des formes et des couleurs, de leur gofit
pour l'art, ainsi qu'A l'éclaircissement de leur heritage, qu'elle a &die son infatigable puissance
de travail, son inlassable curiosité, so passion de la recherche, son ample savoir. L'activité
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scientifique de Corina Nicolescu s'identifie A ce qui, dans la perspective d'un quart de siècle,
est devenue une nouvelle étape dans la recherche, dans l'interprétation, dans la comprehension
de l'art et de la culture roumaine du moyen-Age. Parmi les historiens de l'art elle a été la
première A comprendre combien précieux devenait le moindre objet mis A jour par les fouilles
archéologiques pour retracer la plus lointaine image de ce qui a del etre le début du langage
artistique sur le territoire habité par les ancetres des Roumains. Démaler et éclairer ce qui
était heritage de l'Antiquité, influence de l'Empire byzantin, suggestion due aux peuples migra-
teurs au benefice de r. oeuvre s locale durant les dark ages s du premier millénaire, A l'aide
d'un materiel mine, degrade, souvent pauvre et sans éclat, manquant le plus souvent de beauté
et de rareté, ces titres de noblesse qui définissent l'objet d'art, ont été parmi les constantes
preoccupations de sa recherche. C'est ainsi que, au fur et A mesure, en interrogeant surtout la
céramique dans ses perrnanences comme dans ses innovations que, passant de l'analyse vers
une vue d'ensemble, pour aboutir aux syntheses, Corina Nicolescu a retrace le long chemine-
ment de ce genre d'art depuis le IVe siècle jusqu'au moyen-Age et de li jusqu'A la céramique
paysanne de nos jours. Elle a procédé de la mettle manière avec l'art des métaux et celui des
bijoux. Deux importants livres : Argintdria Wed si religioasd in Wile romdne (sec. X I V XIX)
(l'Argenterie profane et religieuse dans les Pays Roumains XIVe XIXe siecles), Bucarest,
1968 et Arta metatelor pre(ioase in Romdnia (l'Art des métaux précieux en Roumanie), Bucarest,
1973, uniques dans l'historiographie de l'art roumain, communiquent les resultats de ces patien-
tes recherches. Broderie, tniniature, learns, ont également retenu son attention. La troisieme
edition de son livre sur les anciennes ictones roumaines ( Roane vechi romdne.,1i) vient justement
de paraltre. La découverte de nombreuses ictones, la mise en valeur de l'originalité de l'icane
populaire et paysanne, élargissent les horizons de la comprehension de ce genre d'art en Roumanie.

Un domaine entièrement nouveau et que Corina Nicolescu vient non seulement de signaler
par des articles, mais également éclaircir dans ses details techniques et artistiques, dans ses
significations culturelles, est celui des tissus et du costume d'apparat A la Cour princiere et
chez les nobles aux XIVe _XVIII° siècles. Abondamment illustré, pourvu de remarques et
d'informations de premier ordre, Istoria costumului de curte in Wile romdne (Histoire du
costume princier dans les Pays Roumains), devenu sa thèse de doctorat, publike A Bucarest en
1970, devient un livre indispensable pour toute etude concernant la civilisation roumaine au
moyen-Age. Tel un fil d'or parcourant de tous catés un tissu richement historie, l'art byzantin
accompagne, en tant que presence, influence, heritage, toute creation du moyen-Age
roumain. Tracer une image intégrale de cette creation n'était donc possible qu'A condition
de déceler, d'éclairer la participation de Byzance depuis les prémisses de l'art roumain et jus-
qu'A ses achevements d'ordre esthétique supérieur. Dans ce domaine aussi la contribution de
Corina Nicolescu informative et interpretative offre de nombreuses precisions de detail,
des hypotheses qui sont autant de portes ouvertes vers les recherches A venir. Dans toutes
ses ètudes, de moindre ou de plus ample envergure, le rale de Byzance dans le cheminement
de l'art medieval roumain, obtient la place qui lui est due. Rappelons, entre autres, le chapitre
consacré aux XIIIe XVe siecles dans le volume La culture byzantine en Roumanie (Bucarest,
(1971), l'article publie dans le volume déclié au pr A. Orlandos, celui publié dans le volurYie
collectif Kunst und Geschichte in Sadosteuropa (Recklinghausen 1973). Son livre : Moqte-
nirea artet bizantine in Romdnia (L'héritage byzantin en Roumanie), Bucarest, 1971,
devient pour les recherches A venir un utile travail de reference.

Les travaux de Corina Nicolescu nous leguent quelques precisions essentielles concernant
l'art roumain du moyen-Age, ses relations avec l'Occident comme avec l'Orient. Alunie d'une
large information, depuis le matériel archéologique et jusqu'aux ceuvres définissant toute
une époque d'art, elle était prate désormais A aborder une nouvelle phase de son travail :celle
ayant pour but de préciser quelques aspects de la culture roumaine du moyen-Age, selon les
données offertes par l'art en tant que source principale. Le dernier de ses articles a trait
justement A cet aspect : Le couronnement contribution le l'histoire du cérémonial roumain
(dans RgSEE, tome XIV, 1976, no. 4 et tome XV, 1977, no. 2).

Son admirable puissance de travail ne s'est pas limit& aux publications. Chef de la
Section médievale du Musée d'Art de Bucarest des années durant, elle a organise une multi-
tude d'expositions, aussi bien A Bucarest qu'en province et A l'étranger; elle a initié la restau-
ration de tissus et de costumes anciens se trouvant dans les collections du Musee; elle a tenu
des cours d'histoire de l'art A la Faculté d'Histoire de Bucarest, des cours de muséographie
it l'Institut des Arts plastiques, des conferences; a participée avec des communications it des
Colloques et des Congres internationaux, etc. Presente partout où un problème d'art ancien
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se posait, conseiller pour des films d'art, la liste de ses activités est aussi riche que celle de
ses ceuvres &rites (environ 80 publications en Roumanie et à l'étranger).

Vie exemplaire de recherche, de patiente investigation, d'incessante activitd, passionnde
de son métier, élargissant sans cesse ses connaissances, CorMa Nicolescu a été un spécialiste
dans racception la plus rigoureuse de cette notion. Sa volonté de savoir et le savoir mdme,
sa persévérence dans l'intelligence non seulement du phénomdne artistique mais aussi de ses
implications culturelles, sociales, historiques, ce noble besoin de conquéte d'un monde aussi
mouvant et cornplexe que celui de i'art et de son histoire, rappellent les vers de Rainer María
Rilke :

e Ich will meinen Willen und will meinen Willen begleiten
Die Wege zur Tat;
und will in stillen, irgendwie zOgernden Zeiten,
wenn etwas naht,
unter den Wissenden sein
oder allein s.

Elle a été parmi les s Wissenden is de son temps et, au-delh de sa tragique solitude dans
la mort, son ceuvre servira aux générations it venir. Pour nous, ses contemporains, ses collé-
gues de métier, elle demeure présente, vivante et active, par son admirable confiance dans la
vertu, dans la noblesse du travail et l'efficacité de la recherche scientifique.

Maria Ana Musicescu
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Comptes rendus

GH, POPILIAN, Ceramica romand din Oltenia (La céramique romaine en Olténie), Editions
s Scrisul romilnesc *, Craiova, 1976, 246 p.

Sous la signature de l'hifatigable chercheur Gheorghe Popilian, connu tout particulie-
rement par ses etudes sur la poterie romaine mise au jour en Olténie, les Editions Scrisul
romAnesc * de Craiova ont l'honneur et le grand mérite, tout a la fois, de publier le premier
ouvrage roumain consacre a la céramique d'une province de l'Empire romain : l'Olténie, c'est-i-
dire Dacia Inferior. Les archéologues, les historiens, les intellectuels ou mame les simples
amateurs de l'histoire du peuple roumain ne sauraient s'abstenir de saluer avec satisfaction ce
veritable événement destine, sans doute, i ouvrir de nouvelles voies pour une connaissance
plus profonde du processus de romanisation subi par la population géto-dace, de la continuité
daco-romaine sur le territoire roumain et, en fin de compte, de la genese meme du peuple rou-
main. Et, puisque nous nous trouvons a l'heure d'un jubilé dans l'acception propre du mot,
qu'il nous soit permis de presenter ici notre hommage reconnaissant aux facteurs qui ont con-
tribué a ce grand succés de la science historique roumaine.

Tout d'abord, pour les enumérer suivant un ordre, en quelque sorte inverse, par rapport
A celui reel, mentionnons les Editions 4 Scrisul romAnesc * de Craiova, dont le rale décisif pour
la parution de l'ouvrage est evident. La direction de cette maison, surmontant les difficultés
techniques inhérentes, et peut-etre non seulement techniques a compris, plus vite semble-t-il
que d'autres maisons d'éditions roumaines, que publier de tels documents est un devoir d'honneur.
Nous disons 4 documents s, car seule une vision étroite, unilatérale et anachronique vu la
direction de nos jours courante de la recherche archéologique internationale pourrait traiter
l'ouvrage de Gh. Popilian de simple catalogue de materiaux archéologiques. 11 est vrai que le
fruit de plusieurs années de labeur du spécialiste de CraIova nous est présenté sous la forme
d'un catalogue. Mais, qui pourrait jamais mettre en doute (au moins a partir de maintenant,
espérons-nous) que cette forme-la, modeste et ingrate en meme temps celui qui a travaillé
dans ce domaine ne fat-ce que par hasard le sait parfaitement 1 n'est i meme de fournir
la meilleure. preuve de la romanisation en profondeur de cette zone explorée par Popilian.
Quelque soit le nombre des syntheses déjà &rites ou qui attendent d'etre &rites a ce propos,
elles ne sauraient remplacer cette demonstration de la romanisation qu'est l'ouvrage de Popilian.

Et puisqu'il est question de syntheses, notre pensée se dirige comme de juste vers celui
dont l'effort couvrant presque un demi-siècle a rendu possible la parution d'une ceuvre comme
celle de Popilian, le doyen des recherches d'époque romaine en Olténie, qui signe la preface du
livre, qu'il nous a été donne de presenter en ces lignes, a savoir : le professeur Dumitru Tudor.
Comme tous ceux qui s'occupent de ce probleme le savent parfaitement, la synthese du
professeur bucarestois consacrée A l'Olténie romaine (Oltenia Romand) compte aujourd'hui sa troi-
sième edition. A en juger superficiellement, il pourrait semblei qu'en ce qui concerne l'Olténie A
l'époque romaine, il n'y a rien ou presque rien a ajouter. Or, voici que le premier i considérer
autrement les choses est justement Dumitru Tudor, le maltre sous la direction duquel cinq a six
archéologues travaillent de nos jours, tous appeles A elargir et a aiguiser leur vision historique,
metric si celle-ci réclamerait certaines corrections de temps en temps. C'est un exemple de
probité professionnelle, de haute interpretation du devoir de l'enseignant exemple que nous
nous sentons honorés de pouvoir le souligner une fois de plus.

Un mot encore, en fin de compte, mats non du dernier intérat, au sujet de Gheorghe
Popilian, le chercheur dont rceuvre de l'Age mar pourrait constituer la légitime fierté de n'importe
quel specialiste. Au bout d'un labeur qui lui a pris plus d'une dizaine d'années, englobant des
recherches archéologiques personnelles, l'étude des &pats appartenant aux différents musees
ou des diverses collections privées, des enquetes menées sur les matériaux mis au jour dans
d'autres zones, voire dans d'autres pays (la Bulgarie, par exemple, oa Popilian a collaboré de
manière impeccable avec Bogdan Soultov, collaboration qui offre un precedent digne d'etre
continué et approfondi), sans parler aussi de la consultation d'une bibliographie immense,
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parcourue et creusée sérieusement et non A seule fin de trouver telle ou telle analogie, Gheorghe
Popilian affirme avec une modestie qui lui fait honneur et qui mériterait de devenir notre
devise a tous : e Nous nous rendons compte que notre ouvrage n'a pu tout résoudre et peut-etre
n'avons-nous pas eu l'habilité de saisir absolument tout ce que pouvait fournir les matériaux
dont nous avons pu disposer. Toute une série de problèmes, les uns traités en partie, les autres
seulement mentionnés it peine devront ètre approfondis, en utilisant les résultats des recherches
i utures c

Cette profession de foi est la garantie de ce que le chercheur de Crafova ne s'est point
tromp& qu'll a bien compris sa tache et ce qui importe encore plus qu'il regarde son
propre ouvrage simplement comme un début. Toutefois, ce début ouvre une voie que lui-mème
et ses confreres pourront suivre désormais et pour laquelle il nous faut le féliciter comme il
convient.

Nous tenterons de presenter ci-après, dans la mesure oa l'espace disponible nous le
permettra, les principaux problèmes poses par l'ouvrage Ceramica romand din Oltenia. Ou,
disons, pour emprunter un peu de la modestie de l'auteur, nous tenterons de presenter les proble-
mes qui nous ont semblé, i nous, plus importants, c'est-i-dire ceux en rapport avec nos propres
recherches.

Comme de juste, apres l'Avant-propos de l'auteur et d'une liste d'abréviations (peut-etre
insuffisamment mise it profit dans Pouvrage), Gh. Popilian donne un apervu de la structure
de son ouvrage, divisé en trois grandes sections, consacrées a la céramique d'importation,
it la céramique locale et aux fours it potier, suivies de quelques considerations d'ordre general
et du catalogue proprement dit.

Pour ce qui est la céramique d'importation, l'auteur aborde sa recherche avec les vases
dits en terra sigillata. Il commence avec les produits italiotes (en fait un seul exemplaire),
suivis des gaulois (peu nombreux ceux de La Graufesenque, avec par contre une grande abon-
dance de pieces de Lezoux et ensuite de Rheinzabern), pour fink avec ceux de la region rhénane
(Westerndorf et Pfaffenhofen). Son point de vue en ce qui les concerne, point de vue justifie
du reste, est que leur presence se rattache aux progres de la conquete romaine, étant véhiculés
tout particulièrement par les militaires. Sauf que dans le cas de la Dacie (a la difference
de la Pannonie, par exemple, pour laquelle Denes Gabler a pu demontrer que les étapes de la
conquete romaine sont illustrées par la terra sigillata), la conquate Rant foudroyante, comme
on le sait, on peut constater apres l'an 106 de n.e. la diffusion it peu pres uniforme de cette
espece céramique. A retenir la presence de la terra sigillata sortie des ateliers pannoniens,
sous la forte influence d'une activité d'importation beaucoup plus developpée qu'en Dacie.

Le paragraphe dédié aux amphores est assez modeste, en raison de l'absence d'un reper-
toire plus riche relatif a l'Olténie. Nous attirerons, pour notre part, l'attention sur la singularité
de leur origine, presque exclusivement orientale (1'lle de Cos aurait-elle été le seul centre de
production d'une gamine si variée ?), contrairement a la terra stgil iota, précédemment mentionnée,
de provenance uniquement occidentale. Il serait possible done que les pieces a la disposition
de Popilian ne représentent qu'une faible partie de la série d'amphores ayant circule en Olténie
a l'époque romaine.

D'autres categories ceramiques d'importation complètent le tableau du commerce de
cette region a l'époque romaine. Mentionnons en ce sens les vases &cores a la barbotine
correctement distingues par l'auteur des diverses variétés de terra sigillata ; ceux avec l'intérieur
&core de figures en relief ; les vases marques d'une estampille in solea, qui abondent en Do-
broudja ; l'espece ornée de motifs a la roulette ; enfin, ceux reconverts d'un enduit vitrifié pro-
bablement d'influence pannonienne. Il aurait été tits utile que l'auteur essaie, mame avec le
materiel si réduit sur lequel il a travaillé, de procéder en plus de la delimitation des zones de
diffusion, i la precision des étapes d'une telle diffusion. Qu'il nous soit permis d'établir une
comparaison évidemment sur le plan méthodologique avec ce qui s'est passé en Dobroudja,
ot, au commencement du He siècle de n.e., on constate la presence de deux zones parfaitement
distinctes. Une premiere zone était celle du littoral ofr, si l'on excepte la ville de Tomis de
beaucoup plus receptive au . influences occidentales, en raison du trafic de son grand port ,
était véhiculée une marchandise de tradition orientale (samienne, pergamenienne, tschandar-
lienne). L'autre zone était celle du Danube, dominée par les produits d'importation ou d'imi-
tation occidentale notamment la terra sigillata gauloise et rhénane. Avec l'avenement de
la dynastie des Séveres, les influences des deux zones interfèrent de plus en plus, annonvant
l'unification du domaine céramique, unification qui allait devenir l'un des traits caractéristiques
de cette region aux IIIe IV° siècles de n.e. Certes, le sommaire aperçu de la question que nous
venons de donner est susceptible de corrections que les recherches a venir lui apporteront sans
aucun doute. Toutefois, on peut l'admettre tel quel dans ses grandes lignes.
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Aussi, il nous semble plut6t singulier que le distingué spécialiste de Lraiova se refuse
A tirer de telles conclusions, qu'il expédie parfois assez cavalièrement au moyen d'une note
(p. 60 note 318 qui explique les liens de l'Olténie avec la Mésie inférieure de preference qu'avec
la Dacie ou la Pannonie).

En abordant ensuite la production locale, Gh. Popilian ouvre la serie des categories
céramiques avec les imitations indigenes de la terra sigillata, chapitre soulignant la forte
influence des grands ateliers de Butovo, Hotnica et Pavlikeni, situés dans le territoire de la ville
de Nicopolis ad Istrum (mais, ne s'agirait-il pas toujours d'importations dans ce cas-là?).
Dernièrement, nous avons eu l'occasion d'examiner A Pavlikeni une bonne partie des produits
de ces ateliers (auxquels vient de s'ajouter encore celui de Biala Cerkva). Or, il convient de
reconnoitre que notre vision A nous, tous ceux qui nous attachons A l'étude de la céramique
romaine provinciale en Roumanie et A Gh. Popilian tout spécialement, qui a eu l'occasion de
bénéficier de ces contacts depuis un certain temps déjà réclame une revision, en ce sens
qu'une bonne partie de la céramigue sud-danubienne consider& comme une production locale
révèle de parfaites analogies avec les produits de ces ateliers. Ces produits-1A satisfaisaient-ils
les besoins de toute la Mésie inférieure? Ou bien la production céramique de cette province s'é-
tait-elle uniformisée au point de manifester des analogies allant jusqu'A l'identité avec celle
fournie par le territoire de Nicopolis ? Quelle que soit la réponse A ces questions, il n'en reste
pas moins que l'envergure des ateliers respectifs (considéres de l'avis general mais, it tort,
suivant nous comme appartenant A des villae rusticae) pose des problemes tout A fait spé-
ciaux. Its sont en méme temps une excellente illustration de la these avancée par un M. I.
Rostovtzev sur la decentralisation de la production citadine, autrement dit de la concurrence
que lui faisaient les campagnes.

Les tres intéressantes considerations d'ordre artistico-religieux suscitées chez Gh. Po-
pilian par la céramique ornée de figures en relief paraissaient mieux A leur place dans l'article
spécialement dédié A cette question, publié par l'auteur en collaboration avec Gh. Poenaru-
Bordea en 1973 (SC1V, 24, 2, 1973, p. 239-259), que dans cet ouvrage exclusivement
consacre A la céramique.

Le lecteur du present compte rendu nous pardonnera sans doute si en poussant plus loin
notre analyse nous passerons rapidement sur la céramique peinte et celle d'usage manager
(bien qu'il nous soit impossible de ne point féliciter l'auteur sur les classifications qu'il propose,
tame si parfois celles-ci sont un peu difficiles A saisir, par exemple lorsqu'il s'agit de com-
prendre la difference entre les écuelles et les bols). Si nous le faisons, c'est pour nous arreter
un peu, avant d'aborder la discussion des fours A potier d'époque romaine mis au jour en Olténie,
sur la céramique estampillée et puts, en étroite relation avec celle-cl, sur la poterie dace de cette
meme époque.

Pour ce qui est de la céramique estampillée, Popilian pretend neanmoins que cette cat&
gorie céramique serait une preuve de la continuité d'une tradition dace adopt& par les Romains.
VoilA donc notre auteur partageant le point de vue d'un M. Macrea ou d'un I. H. Crian,
selon lesquels il n'y aurait rien d'étonnant dans le fait de voir les Romains (Daces romani-
sés, peut-ètre?) continuer l'antique technique dace. Toutefois, cette ceramique est d'origine
pergamenienne, comme Tatiana Knipovié le montre. Sans nous attarder plus longtemps sur
les autxes exemples du méme genre, oil l'auteur parle de cet heritage dace dans la céramique
romaine provinciale (passoires, plats, etc.), nous nous demandons seulement si cette hypothèse

facilement contredite dans chaque cas par de nombreux exemples fournis par les provinces
oil il ne saurait étre question de la continuité dace a-t-elle la moindre chance de s'imposer
méme A titre purement theorique ?

Ainsi que Gh. Popilian le prouve avec pertinence dans le chapitre consacre A la céra-
mique dace, les autochtones se laissent individualiser grAce i leur poterie,mais cette poterie
continue d'étre confectionnée A la main, trait dénotant un conservatorisme tres marque
(p. 132: La similitude est telle que souvent il est difficile de distinguer un vase du II° siecle de
n.é. d'un recipient analogue du ler siecle av.n.t. s). Face A cette double , manifestation de
l'élément dace apres la conquete (soit par la céramique de luxe comme l'espece estampillée,
les plateaux, etc., soit par la poterie model& i la main), la question qui se pose est dans laquelle
de ces deux hypostases peut-on vraiment reconnoitre les autochtones geto-daces? La réponse,
(NA anticipée du reste, ne saurait étre suivant nous qu'une seule possible, i savoir que, de
manie que dans tant d'autres domaines de cette symbiose, les deux traditions céramiques ont
del s'affronter lors des premiers contacts. Avec le temps et commeneant notamment avec
les agglomerations rurales (Locusteni, A propos de laquelle l'hypothese d'une poterie dace
model& au tour paralt se justifier) on a sans doute det adopter une technique qui détermina
les autochtones it se servir peut-étre pas pour la premiere fois du tour i potier. Mais
soutenir que les Romains, A peine arrives dans ces contrées, s'étaient dépéchés d'imiter la

3 COMPTES REND US 571

www.dacoromanica.ro



572 COMPTES PIENDIPS 4

tradition céramique indigine, ce n'est pas seulement idéaliser ce contact (penchant, dans une
certaine mesure, légitime), mais appauvrir aussi un processus dont les débuts remontent bien
avant la conquete et qui se poursuit méme après le retrait de l'administration par Aurélien
de Dacie. II s'agit de ce processus de romanisation qui, traduit en langage idéologique, expri -
merait justement l'unité en train de s'accomplir par l'affrontement des contraires.

A un moment donné des cent soixante-dix ans de domination romaine, le milieu rural
indigène aura été celui qui adopta des Romains les avantages d'une technologie supérieure
que les Géto-Daces avaient due connaltre jadis, l'ayant abandonnée par la suite en raison
de la concurrence de la marchandise romaine. Cette fois-ci, Ils n'allaient plus renoncer A ces
avantages, ni mérne lorsque l'influence romaine cessera de jouer directement. De sorte que
nous arrivons, en parfait accord avec Gh. Popilian (p. 152), A postuler une fois de plus (cf.
notre Viaja economicd in Dobrogea romand. Secolele I III e.n., p. 168-169) que le milieu
rural est celui oh il convient d'étudier en tout premier lieu le processus de romanisation. Les
villes une fois disparues, ces nucléi seront les gardiens (et il faudra voir oil et dans quelles circons-
tances) de la marque d'une civilisation supérieure, ce qui les sauvera des nombreuses invasions
et influences barbares.

Mentionnons, pour finir, que grAce i Popilian (en accord, d'ailleurs avec les spécialistes
transylvains O. Floca, St. Ferenczi et L. MArghitan), les fours rectangulaires peuvent et doivent
htre datés des IP TIP siècles de n.é., ce qui écarte leur datation seulement depuis le IVe sacie
de n.6., datation qu'on n'a pas renoncé d'attribuer A quelques découvertes de ce genre faites
A Dinogetia ou A Tomis. Cette remarque ne fait que souligner encore plus les mérites d'un
ouvrage, certainement destiné A devenir le livre de chevet de plusieurs générations d'archéo-
logues roumains.

Al. Suceveanu

Cronaca del Tocco di Cefalonia di Anonimo. Prolegomeni, testo critico e traduzione a cura di
Giuseppe Schirò. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1975, XXXIV, 618 pp.
(Corpus Fontium Historiae Byzantinae, X)

La présente chronique se compose de 3923 vers ; écrits fort probablement A Joannina en
1412-1425, c'est maintenant qu'ils sont imprimes pour la première fois. Son principal manuscrit
appartient aux collections de la Bibliothèque Vaticane (Vat. Gr. 1831) : il a été trouvé par
Giuseppe Mercati qui, trop Agé pour s'en occuper de le faire imprimer, l'a confié i son éléve,
Giuseppe Schirò, aujourd'hui le titulaire de la chaire de byzantinologie A l'Université de
Rome et directeur de la revire. Studi Bizantini e Neoellenici i. Celui-ci travailla d'arrache-pied
pendant presque quinze ans pour mettre au point et élucider tous les détails de l'ouvrage et
publier en fin de cornpte une excellente editio princeps.

Nous avons affaire A une source historique de toute première main, qui est tout i la
fois une oeuvre littéraire de grande valeur artistique et un véritable monument du grec vulgaire.
Afin d'en établir le texte, l'éditeur s'est servi pour commencer de l'autographe des années
1412-1425 (Vat. Gr. 1831), qu'U a corroboré avec une copie de 1520 due A Nicolas Sophianos
(Vat. Gr. 2214), tout en se familiarisant avec quantité de textes de la littérature populaire,
dans le but de pouvoir procéder fi des comparaisons et d'obtenir des repères facilitant l'entende-
ment de son style. Bien plus difficiles se sont avérées l'identification, l'individualisation et
l'interprétation de son contenu. En effet, l'éditeur se trouvait confronté i une chronique locale,
dont les personnages, les lieux et les événements étaient peu connus, sinon tout A fait ignorés.
Il s'est donc trouvé obligé d'étendre la sphère de son investigation, c'est-A-dire d'embrasser
une période historique plus ample et de parcourir un nombre plus grand de sources histori-
ques, récoltées dans un espace géographique plus vaste. D'autre part, la traduction du texte
offrait des difficultés en raison de son caractère complexe, fait d'un mélange de termes doctes
et vulgaires, de mots techniques, de formes rares, de syntagmes et tournures imprévus, parsemé
de formulations spécifiques, d'une concision embarrassante.

L'introduction très développée (207 pages) s'occupe de l'examen du contenu de cet
ouvrage, ainsi que de la restitution de son époque, en s'attachant A préciser sa valeur littéraire,
b mettre en épingle ses particularités stylistiques et A formuler les critères philologiques de
l'édition. Afin de nous faire une idée tant soit peu du contenu de cette ceuvre, disons qu'il
s'agit des événements intervenus au cours de la seconde moitié du XIVe siècle et pendant les
premières décennies du siècle suivant en Grèce centrale, au Péloponnése et surtout en Epire
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et dans File de Céphalonie. Les Turcs étaient alors en pleine expansion; ils contrelaient la
Grece nord-orientale et la Thessalie, cependant que ['Empire byzantin se maintenait avec
une certaine difficulté au Peloponnese, cependant que l'Epire était partage entre les despotats
d'Arta et de Joannina, gouvernés par des féodaux albanais. L'autorité byzantine était inexo-
rablement minée par la pression turque. C'est ce qui incita les ducs Tocco de Céphalonie, d'ori-
gine italienne, de se rendre sur le continent pour s'emparer d'abord d' un certain nombre de
localités du Peloponnese et d'occuper ensuite les despotats d'Arta et de Joannina, soit en éCar-
tant, soit en s'associant partiellement les families des grands féodaux albanais. Cette lutte devait
se prolonger pendant plusieurs dizaines d'années et faire une profonde impression sur les
contemporains, dont l'un, vraisemblablement originaire de Joannina, essaya de rendre compte
en vers de ses événements les plus marquants, de sa propre initiative ou bien sur l'ordre de
quelque maItre du moment. Le poéme refléte l'image que se faisait du monde contemporain
local son auteur, la maniere dont il jugeait les protagonistes et les acteurs secondaires du drame,
sa culture littéraire, ainsi que la langue dans laquelle il s'exprimait. Le gros des armées enga-
gees dans la bataille se composait de mercenaires albanais. Par wAXriavov (plus fréquem-
ment, le pluriel "Alficevcc), l'auteur entendait le peuple albanais dans son ensemble, avec
ses différentes tribus composantes ou les territoires detenues par celles-ci. Le mot figure par
deux fois aussi sous la forme d'un diminutif ('AX131ive), ce qui n'empeche que le terme le plus
frequent pour designer l'Albanais est celui de 'A? «y Erg. Avec une certaine affectation
et une légere teinte ironique, on constate également la presence du diminutif 'Aprkevi.TUXece
(avec sa variante 'Apfkcvm-UXcc). Les termes 'ANEIccvE-r% ou 'AprikevEv% figurent dans
d'autres sources byzantines aussi; c'étaient des termes populaires en Grece, repondant
donc parfaitement aux exigences d'un poeme qui combinait le fruit des lectures diverses avec
l'expérience personnelle du poète. Mais il n'en résulte guére que c'est sous ce nom-li que se
désignaient les Albanais entre eux. On peut resumer comme suit les données concernant les
Albanais. Pour commencer, ils étaient les maltres des despotats d'Arta et de Joannina, d'cul
ils faisaient des incursions dans les lles. Ensuite, ils perdent du terrain petit A petit,jusqu'à
ce que les insulaires leur inflige une Waite complete. Ils fournissaient en mercenaires les deux
camps adverses. Le poeme mentionne les tribus des Alkades ('AXxecshoL) entre Arta et
Joannina; des Malakassés (McAccxceacci:or.) dans la partie orientale du district de Zagori :
des Zenevessés (Zevsfleacetoe), dans la vallée de la riviére de Dhrino, aux environs de la
ville de Gjirokaster en Albanie méridionale. Aux environs du Pinde, les Albanais rejoignaient
les Aroumains, qui ont pris sans doute part le quelques-uns des événements narrés par la chroni-
que, sans qu'on puisse toutefois les identifier avec certitude, malgre les tentatives en ce sens
de plusieurs specialistes. Si l'on juge d'apres les noms des personnes et des lieux, corroborés
par le rayon d'action des troupes autrement dit, compte tenu de la region en cause délimitée
par une ligne imaginaire liant entre elles les villes de Naupaktos, Arta, Joannina et Gjiro-
kaster il nous faut constater que nous avons affaire A un pays dont les elements
ethniques dominants sont le grec, l'albanais et l'aroumain. Meme si les V/aques ne sont point
mentionnes en tant qu'éléments ethniques, la Thessalie dans ce poeme porte le nom de }Dunk'
ou de Maxa et la principauté valaque, la Valachie, est designee sous le nom de OúyypoPuz.-
xlcc. Les Byzantins sont chaque fois appelés `Pcota.ceCoe et jamais rpccexot ou 'EXXlveg.
Cependant les Turcs (Toi.ipxot) sont les plus fréquemment nointnés, souvent appelés aussi musul-
mans (MouceotAgavot.). Enfin, dans le contexte figurent encore les Serbes (Eépf3ot.), les Véniti-
ens (BeveTexot) et les Francs (Copdeyxot).

Tres précieux pour une meilleure connaissance de l'oeuvre autant que de l'époque s'avere
le lexique du poeme, mélange d'éléments qui attestent le croisement d'influences variées vieux
grec, romain, roman, balkanique, slave, oriental. Le fait est caractéristique jusqu'i un certain
point pour la culture byzantine dans son ensemble qui, tout en sachant conserver son fonds
antique, l'a enrichi sensiblement en lui adjoignant avec le temps des elements nouveaux, pluteot
hétéroclites. Le plus important dans ce mélange est l'élément latin, qui se glisse en bon nombre
dans le néo-grec aussi : dcxxoutugco j'appuie ., lixxo4maK appui, soutien o, appLcra
$ armes a, &pil.M.T64) e j'arme s, r3tipxce e barque s, f3ifiLov vivier ii, PEyXx veille, vedettes,
t3yXLC0 je veille s, lio6xwov e buccin s, 8oinca4 duc s, xccritaXkicrilç e cavalier, chevalier *,
xcct3aXXoceúco je chevauche s, xcitznog champe, xcartiXts s canaux ., xaalintov chAteau *,
buta-cpevk chatelain s, xIxteroúptx détroit 6, xouriityrtz réunion To, xoupowka je lids une
ncursion II, xoi5perov e incursion e, kixtvitt e moutons i longs polls s, p.ccadcrov e ordre, commande-
ment e, izav&c.coepópoç messager e, tam e mille, unité de mesure o, tzusoviúto s renvoie .,
8 4018CÇ otilge knuX&T" palais s, 7r6p.ra aporte s, erpLyxesla e prince e, ennitsov e royaume o, gig
a rol s, Ors e paye, salaire s, Aoyiercop s mercenaire 6, (Soyexa je paie o, aayErrcc flèche s,

aince e selle s, (milt' e échelle s, macaque quai, appontement s, axedmica e j'accoste .,
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except chaise, tittle *, an(Tt maison s, Tipp.Evov terme s, tp&Xxoveç faucons s, cpaixatat
famine *, cpctgatrqg membre de la famille *, 9Xcip.oupov oriflamme s, cpotipxct e fourche,

quenouille *, tpoutrxdnoto je médis s, cpounafirov armée *, tppetya)aftwo je fouette *.
Assez difficile A distinguer de l'élément latin, est l'élément roman, occidental, notam-

ment celui d'origine italienne. Le mot ttyxollacc angoisse s, par exemple, est d'habitude considéré
en rapport avec le vénitien angossa, bien que la forme latine, angustia, soit peut-etre plus indi-
quée ; malheureusement, le terme n'est pas attesté dans la littérature byzantine antérieure.
La forme (iyxoucrayroc suppose l'existence du verbe tiyxoucrel5opat je suis angoissé it,
lui non plus attesté avant le XIVe siècle. Entré dans le parler vulgaire, le nom ayxolícrct passa
dans le dialecte aroumain du Pinde (angusd angoisse, nausée, anxiété, souffrance s, Tache
Papahagi, Dictionnaire aroumain général et itymologigue, Bucarest, 1974, p. 164). D'origine
italienne est surtout la terminologie concernant la navigation et l'art de la guerre, par exemple :
ltpOsce f/otte *, ficepxer-cre petite barque *, ycattyrrat i un type de navire 11, xanevkvtoç
(vénitien capetanio) capitaine, chef,, xacrreniivog chAtelain *, xoupertim corsaire it, Xotql-
ncipact canon s, narigtet grands boucliers *, Tc4p8e; dards *, svouptirrx trompette *. Le
terme Ttciyxpet arbalette s, connu des le XII° siècle, avait été introduit par les croisés
français. D'antique origine balkanique sont les mots XCC.T01)VCG village et xonina jeune
fille *, xonenenouXo enfant, jeune homme s. Les mots d'origine turque sont rares et ils figu-
rent surtout dans la terminologie de l'art militaire et de l'administration : ectupaiç e com-
mandant s, youXeig fortification s, aoupXeig instrument musical dans l'armée *, xccpciscri.

tribut E Tous ces mots sont entrés avec le temps egalement dans les autres langues du Sud-Est
européen. Pour conclure, disons que la langue de cette chronique reflete une étape determinée
de l'histoire de la langue grecque. Ses phonetismes, ses formes et ses constructions specifiques
fournissent un apport A la connaissance de l'historique de la structure propre A la langue
grecque. D'autre part, son lexique varié offre les reperes susceptibles d'aider A la precision des
courants d'idées et des influences de nature économique et culturelle.

H. Mihdescu

GERHARD BIRKFELLNER, Glagolitische und kgrillische Handschrif ten in Osterreich (Schriften
der Balkankommission Linguistische Abteilung XXIII), Verlag der Osterreichischen Aka-
demie der Wissenschaften, Wien, 1975, 540 S. + 16 Abb.

Unter den Auspizien der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften hat Dr. G.
Birkfellner einen Katalog der glagolitischen und kyrillischen Handschriften (insgesamt 233)
herausgebracht, die in 11 öffentlichen Bibliotheken in Osterreich aufbewahrt werden.

Im Vorwort zu dieser Ausgabe fiihrt Professor Josef Hamm aus : Es ist mehr als ein
halbes Jahrhundert vergangen, dall A. I. Jacimirskij in seinem Opisanie an erster Stelle die
slawischen Handschriften der heutigen Osterreichischen Nationalbibliothek beschrieb und wenig-
stens teilweise der wissenschaftlichen Welt zugiinglich machte. Wenn ich sage teilweise, so
bezieht sich das sowohl auf die Zahl der Handschriften iiberhaupt (...), als auch auf die Art
und Methode der Beschreibung, die selbst 1921 nicht als einwandfrei zu bezeichnen gewesen
wiire, schon gar nicht aber heute den Bedfirfnissen und gerechten Forderung der slawischen
Philologie zu entsprechen vermag" (S. 5). Im Schlunsatz des Vorwortes betont er, dafi die
Ergebnisse seiner (G. Birkfellners Anm. des Rezensenten) oft schwierigen, miihevollen und
aufopfernden Arbeit (...) ad usum studiorum slavicorum hier veröffentlicht (werden)" (S. 7).

In der Einleitung erlAutert der Verfasser Methode, Ausrichtung und Aufbau des Katalogs,
der nach thematischen und chronologischen Gesichtspunkten konzipiert wurde. Dabei ging es
ihm bei der Neubeschreibung alter bisher bekannten glagolitischen und kyrillischen Hand-
schriften und Handschriftenfragmente in österreichischen BibliotheksbestAnden" vor allem
darum,eine vollstAndige Handschriftendokumentation in klarer, den Empfehlungen der Texto-
logisch-editorischen Kommission des Internationalen Slawistenkomitees entsprechenden Form
zu erstellen" (S. 9). ErwAhnung verdient in diesem Zusammenhang auch die Anmerkung von
S. 17, darin uns mitgeteilt wird, daLl der Verfasser noch einen Supplementband zu den vorlie-
genden Handschriftenbeschreibungen" vorbereitet, der alien bibliographischen Desiderata
gentigen soil".

Auf gedrAngtem Raum wird in knappen Siitzen, unter Anwendung zahlreicher Wort-
ktirzungen, eine umfassende wissenschaftliche Beschreibung von jeder Handschrift gegeben.
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Die Angaben fiber Redaktion (kirchenslawisch-bulgarische, kirchenslawisch-kroatischi, kir-
chenslawisch-russische, kirchenslawisch-serbische Redaktion), Schriftart (Unziale, Halbunziale,
Kursivschrift), fiber den Aussagewert der Notizen, fiber Ausstattung (gemeint ist der Buch-
schmuck, die Gestaltung der Titel,die Initialen usw.), fiber Lagenverhältnisse und Wasserzeichen
sind sehr genau und gewissenhaft wiedergegeben. Desgleichen erfahren wir das Notwendige
fiber den Allgemeinzustand der Handschrift, tiber die Charakteristik des Einbandes sowie Ober
die Herkunftsquelle und den Erwerb der Handschrift. Selbstverständlich fehlen auch die Daten
nicht, darunter wertvolle Hinweise gemacht werden in bezug auf Datierung, Beschreibstoff
(Pergament oder Papier), Abmessung des Buchkiirpers, Blattzahl und Zeilenzahl. Den AbschluB
jedes einzelnen Artikels bilden die Literaturangaben zur betreffenden Handschrift.

Auf die Einleitung folgen die Listen mit den lateinischen Entsprechungen ffir die Zeichen
des glagolitischen und kyrillischen Alphabets, worauf dem Leser ein KurzgefaBter Oberblick
fiber die Entstehungsgeschichte der Wiener Sammlung glagolitischer und kyrillischer Hand-
schriften" (S. 27-35) geboten wird. Die ersten glagolitischen und kyrillischen Handschriften
der Wiener Hofbibliothek werden in einem Catalogus librorum Sebasitant Tengnagel (1608-1636)
erwähnt. Im Jahr 1826 begutachtete Bartholomtius Kopitar (1780-1844) bloB 10 Handschriften
als echt. Um den Bestand auszubauen begab er sich auf eine Reise zum Athosgebirge mit der
Absicht, in den Klöstern Chilandar und Zographos Handschriften zu erwerben. In der Folgezeit
bereicherte sich die Slavica-Sammlung mit Erwerbungen von Vuk Stefanovid Karadtié (1787
1864). Erwähnung verdienen auch die Handschriften aus dem NachlaB von Franz Miklosich
und Timotije Jovanovid wie auch eine Anzahl sonstiger Anschaffungen. Hinzu kam noch ein
Bestand, dessen Provenienz unbekannt ist.

Die Handschriften werden nach Themen geordnet vorgestellt. Von den 19 glagolitischen
Handschriften stellen die ersten sechs Messbacher (Missale Romanum) dar, die folgenden sieben
(7-13) Breviere (Breviarum Romanum), zwei (14-15) beinhalten alt- und neutestamentliche
Schriften und vier (16-19) werden als Varia gekennzeichnet. Die Literaturangaben zu den
siltesten Handschriften (Codex Marianus, 10.Jh., und Glagolitica Clozianus, 11.Jh.) sind sehr
reichhaltig.

Die 214 kyrillischen Handschriften sind in 26 Themengruppen zusammengefailt. Die
meisten (199) und ältesten davon sind Ritualbticher (ein Oktoechos datiert aus dem 12.Jh.).
Dem 17. bis 19. Jh. entstammen geographisch-kosmographische (200-201), heilkundliche
(202-204) und astrologisch-prognostische Schriften (205-206). Unter Varia (207-214) werden
eine Matrikel, ein Obungsbuch und Protokolle (Beschltisse) aufgeftihrt, sodann Dokumente,
Korrespondenzen, Erlässe und Verordnungen in serbisch-kroatischer Sprache. Die patristischen
Schriften enthalten die Werke von Gregorius I (Dialogos), Johannes von Damaskos, Johannes
Klimakos, Theodoros Studites, Symeon der Neue Theologe, während die historiographisch-
chronographischen Schriften Werke von Joanes Zonaras, Dimitrij Tuptalo (Rostovski), die
Chronik von Byzanz und den slawischen Völker zum Gegenstand haben. Es sei auch noch
erwähnt, daB in Wien ein kommentierter Nomokanon aus dem 16.Jh. (er stammt aus dem Kloster
Chilandar) aufbewahrt wird, dessen Kopien auch in der Gesetzgebung Stidosteuropas Anwen-
dung fanden.

Im vorliegenden Band werden auch Handschriften beschrieben, deren Herkunftsorte
in der Walachei und in der Moldau liegen. Im ganzen sind es 7 kyrillische Handschriften. So
steht unter II/11 das Liturgische Tetraevangelion in mittelbulgarischer Redaktion auf dtinnem
Pergarnent, das aus dem Jahr 1502 (7010) stammt und 258 Bliitter zählt. Auf B1.245 ist eine
Notiz eingetragen, aus der hervorgeht, daB der Auftraggeber ffir die Handschrift §tefan, Woiwode
der lfoldau, war (1457-1504), der sie dann dem Kloster Zographos auf dem Berg Athos schenkte.
Dort erwarb sie der Gelehrte Kopitar im Jahr 1827 und brachte sie nach Wien. Die Handschrift
weist zahlreiche Miniaturen auf und ist vergoldet. Neben der fremdsprachigen Bibliographie
ist auch jene in rumänischer Sprache angeführt, darunter I. Bogdan, N. Iorga, E. Turdeanu
und vor allem M. Berza (mit Repertoriul monumentelor qi obiectelor de arid din timpul tut te fan
eel Mare, Bukarest, 1958, S. 415-420 mit Lit.) genannt werden, die sich mit dieser Handschrift
näher befain haben (S. 86-88).

Unter der Nummer 11/12 wird das Tetraevangelion des Petru Rare; aus dem Jahr 1534
(7043) beschrieben, das der Woiwode dem Xeropotamos-Kloster auf dem Berg Athos gestiftet
hat. Es ist eine Papierhandschrift in kirchenslawisch-serbischer Redaktion. Sie zählt 357 Blätter
und weist Miniaturen und Ornamente auf. Als erster hat sich M. Denis im Codices manuscrtpti
theologici, Wien, 1793, mit der Handschrift befallt, während von den rumlinischen Forschern
I. Bogdan und E. Turdeanu in diesem Zusammenhang zu erwähnen sind (S. 89-90).

Der Psalter des Alexandru Ilia; wird unter 11/2 Psalterion beschrieben. Er zählt
149 Blätter und ist aus dem Jahr 1585 datiert. Der Schreiber des Psalters ist der Advokat
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Pankratius Holtzschucher, der ihn filr Alexandru llias verfaOte. Der Psalter war in Deutschland
und in Costerreich in Umlauf und wurde 1828 vom Antiquar Kupitsch erworben. Als erster hat
die Handschrift S.M. Stroev im Jahr 1841 beschrieben (S. 75-76).

.

Unter 11/13 wird das Lilurgische Tetraevangelion des Metropoliten der Walachei Ananias
(1544-1548) beschrieben. Die Handschrift wurde um die Mitte des 16. Jh. datiert und im
Mittelbulgarischen redigiert. Der Metropolit Ananias hat sie fiir die neue Metropolie in TIrgo-
viste in Auftrag gegeben. Sie hat Mlniaturen und Ornamente und zAhlt 353 B1Otter. Sie wurde
1793 von M. Denis untersucht. Von den Rumilnen hat sie I. Bogdan beschrieben (S. 90-92).

linter 11/32 steht die bekannte Han. dschrift Apostelgeschichte und Apostelbriefe, in Per-
gament, auf 314 Bilittern und in mittelbulgarischer Redaktion. Ste wurde 1610 vom Metro-
politen der Moldau, Anastasie Crimea, im Dragomirna-Kloster verfant. Die Handschrift ist
mit prachtvollen Miniaturen ausgestattet. Sie wird in den Katalogen des Jahres 1799 gefiihrt,
die von I. Bogdan, G. Eniceanu, C. C. Giurescu, E. Turdeanu untersucht wurden. Die
monographische Ausgabe von 1972 wigd ebenfalls erwiihnt (S. 113-116).

Die Handschrift unter 11/38 befailt sich mit Johannes Klimakos (Scholastikos) Kli-
max lu paradeisu (1787-1789) auf 220 BlAttern, in kirchenslawisch-moldauischer Redaktion.
Sie wurde im Neamt-Kloster niedergeschrieben. Eine Notiz auf Seite 218b weist aus, dal
sie z.Z. des Priestermfinchs (Starec") Paisie geschrieben wurde, der sie aus dem Griechischen
Obersetzte. ErwAhnt wird auch eine Skete am FluLl Vorona in der Moldau. In der Fach-
literatur ist die Handschrift nicht bekannt, sie wird blon im Katalog der Wiener National-
bibliothek geftihrt, nachdem sie im April 1958 vom Antiquariat Gilhofer erworben wurde
(S. 122-124).

Die Apostelgeschichien werden in der Handscluift unter 11/30 aus dem 16.Jh. beschrie-
ben. Sie zAhlt 283 BlAtter, ist mittelbulgarisch redigiert und stammt aus der Moldau. Sie
ist der Fachwelt noch nicht bekannt und wird im Linzer Archiv aufbewahrt. Sie enthAlt
keine Notizen, und auch der Schreiber bleibt ungenannt (S. 110-111).

Unter der Nummer 11/61 steht eine apokryphenartige Handschrift aus dem 18.Jh.,
die sich im Jahr 1911 im Besitz von N. Danciu aus Caransebes befand. Sie wurde 1940 von der
Wiener Nationalbibliothek erworben (S. 172-173).

SchlieBlich sei noch die Handschrift unter 11/201 erwähnt, die fiir-die ruminische Lite-
ratur von besonderer Bedeutung ist. Die Handschrift zeigt das Werk des Nicolae Milescu
SpOtarul. Die Kopie wurde am 31.August 1731 für den Grafen Platon Ivanoviè Musin-Pu§-
kin, Gouverneur von Smolensk, angefertigt und enthAlt eine Beschreibung des Chinesischen
Reiches und des Amur-Flusses. In einer Notiz wird vermerkt, dan sie auch der Smolensker
Bischof, Gedeon Wiszniowski, durchgesehen hat. Die Handschrift befand sich im alten Bestand
der Nationalbibliothek, der im Dezember 1972 aufgestellt wurde, und ist von der Fachwelt
noch nicht untersucht worden. Indem wir sie hier anfiihren, milchten wir damit die Auf merk-
samkeit rumAnischer Forscher auf sie lenken.

Der Index der glagolitischen (S. 422-435) und jener der kyrillischen Handschriften
(S. 436-540) schlieLlen den Katalog. Von den 16 Abbildungen geben 4 Photokopien glago-
litische Handschriften wieder, darunter den Codex Marianas. 12 Photokopien reproduzieren
kyrillische Handschriften, davon 2 die Handschrift des Anastasie Crimea und eine, in Farbdruck,
das Teiraevangelion des 8tefan cel Mare.

Der Verfasser macht noch darauf aufmerksam, daLl die Handschrift, aufgenommen in
der Slavica-Sammlung" der Nationalbibliothek unter der Nummer 73, eigentlich eine rumit-
nische Handscluift ist, deren Inhalt die Geschichte des Varlaam und Joasaf aus dem 19.Jh.
darstellt, withrend der Codex slavicus 164 eine Sammlung rumAnischer liturgischer GesAnge
aus dem 19.Jh. enthdlt. Wir ftlhren sie an, um sie in den Blickpunkt der rumAnischen Forscher
zu rticken.

Abschliel3end unterstreichen wir noch einmal, daft die streng wissenschaftliche Methode
der Beschreibung der Handschriften zur Erstellung eines AuLlerst wertvollen 13andes geffihrt
hat, der in seiner Art beispielhaft ist in der Kette zahlreicher Kataloge, die den Wissenschaft-
lem Rh' die Erforschung der altslawischen Kultur zur Verffigung stehen. Die in Wien aufbe-
wahrten Handschriften rumAnischer Herkunft sind ein welter Beweis far den Beitrag der Ru-
mOnen zum allgemeinen Kulturgut.

Paul Mihail

www.dacoromanica.ro



9 OCMIPTES RENDUS 577

ATHANASIOS E. KARATHANASIS, 'H lamyytystog crxail 'T 'Si ; Bcycvitxq (L'École Phlan-
ginienne de Venise), Thessalonique, 1975

En faisant imprimer sa these de doctorat, Ath. E. Karathanasis, collaborateur i l'Insti-
tut d'études balkaniques de Thessalonique, met A la disposition des historiens de la culture
une monographie complete du College Phlanginien de Venise. Bien que l'historiographie
grecque compte (NA une etude de caractere monographique de cette école vénitienne, due
A K. D. Merdzios et parue A Athenes en 1934, le present ouvrage a le mérite de procéder pour
la premiere fois A une analyse approfondie des sources, d'où la série d'informations inédites
qu'il produit, tirées des documents d'archives consultés par l'auteur aux Archives d'État, au
Musee Carrer, A la Bibliotheque Marcienne, A l'Institut vénitien d'éludes byzantines et post-
byzantines, A l'Université padouane.

L'auteur organise son materiel dans trois sections, inegales quant A leurs volume et
teneur, précédées d'une introduction. Pour commencer, l'Introduction met en lumiere les raisons
qui determinerent la fondation A Venise d'une telle école, alors que des institutions analogues
fonctionnaient (MA A l'époque dans les grandes villes d'Italie Rome, Florence, Milan, etc.
Deux des raisons données sont de loin les plus importantes, A savoir, d'une part le besoin
d'assurer l'instruction adequate des fils de la riche communauté grecque constituée A Venise,
d'autre part la nécessité d'endiguer l'influence croissante des jésuites influence qui s'exerçait
aussi bien sur les Grecs d'Italie, que sur ceux restés au pays. Il convient de préciser que
le College Phlanginien avait été envisage comme la replique orthodoxe du College grec de St.
Athanase, fonctionnant A Rome sous le patronage des jésuites.

La première section de l'ouvrage traite de l'Histoire et du fonctionnement de l'école
(p. 7-224). C'est lA que se place l'ample biographie de l'important marchand Thomas Phlan-
ginis, l'un des plus riches de la diaspora grecque du XVIle siècle ; on peut suivre les diverses
demarches entreprises par lui en vue d'aboutir, en add 1665, A la fondation de l'école qui devait
perpétuer son nom. L'auteur insiste sur la maniere dont celle-cl était organisée, par rapport
au College catholique de Saint Athanase A Rome et de l'établissement Kouttoumien de Padoue,
les deux ouverts aux jeunes Grecs d'Italie. De meme, sont traitées les relations purement
économiques de llecole avec la Communaute grecque de Venise. Mais le grand intéret de cette
première partie du livre reside, A notre avis, dans son troisième chapitre, consacré aux bio-
graphies des dix-huit directeurs et trente-quatre inspecteurs du College Phlanginien. Ces
biographies sont plus ou moins detainees, selon les données dont l'auteur a pu disposer, mais
dans la plupart des cas elles usent d'un materiel inédit. Également intéressante s'ayere, en
outre, la liste matricule des cinq cents dix-sept éleves qui ont fréquenté les cours dans l'inter-
valle des années 1665-1797. Comme cette liste comporte, A part les dates de l'entrée et de
sortie de l'école, les nom, prenoms et lieu d'origine des collégiens, elle montre que les Grecs,
bien que constituant la majorité, n'étaient pas les seuls bénéficiaires de cette institution, surtout
au cours de la seconde moitie du XVIIle siecle ; en effet, A cette époque des Italiens et des Dal-
mates y firent également leurs etudes.

Pour ce qui est du programme de l'enseignement donne par l'École Phlanginienne, les
documents sont encore muets. Toutefois, des sources indirectes indiquent comme matière d'étude
la grammaire, la littérature (les textes classiques, ainsi que les néo-grecs écrits dans la langue
vivante du peuple), la langue et la littérature italiennes, la philosophie, la métaphysique, la Oleo-
logie, auxquelles se sont ajoutées, au XVIII e siècle, les mathématiques et la géographie. Enfin,
pour completer l'image de ce college grec reconnu par l'Université de Padoue, l'auteur donne,
un apereu de l'importante bibliotheque dont son fondateur l'avait dote, enrichi, avec le temps,
de divers legs et donations (mentionnons A cet égard, en ne choisissant que parmi les plus mar-
quants, les noms de Gabriel Sevros, Gherasimos Vlachos, Nicolas Papadopol-Comnene,Meletios
Typaldos).

La deuxiime partie de l'ouvrage porte sur le développement de l'École Phlanginienne
et son retentissement dans les milieux lettrés (p. 225-246). Cette partie revAt la forme d'un
chapitre i conclusions, qui reposent, dans la plupart des cas, sur des arguments solides. Deux
périodes se dessinent dans le développement de la fondation de Phlanginis : la première, qui est
celle de son apogee située entre les années 1665 et 1720, correspond A la période du complet
épanouissement de la communauté grecque de Venise, Mors qu'it partir des années 20 du XVIIIe
siecle commence le déclin, souligne par le nombre diminuant des éleves grecs, remplacés par
des Vénitiens et des Dalmates. Pour revenir A la première étape de l'épanouissement du college,
cette étape a bénéficie suivant Ath. E. Karathanasis de l'influence positive de quelques
prélats grecs doubles de lettrés distingués, dont les métropolites de Philadelphie Gherasimos
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Vlachos et Meletios Typaldas. Un autre fait A l'avantage de l'Ecole pendant cette étape flo-
rissante était la presence parmi ses enseignants de quelques savants professeurs et éditeurs
(qui tmvaillaient aussi pour les fameuses imprimeries grecques de Venise, Gliki et Sarou) recrutés
dans le groupe d'intellectuels grecs sortis du college romain de St Athanase ou parmi les émigrés
venus de Crete apres l'an 1669, quand les Ottomans se sont emparés de I'lle. Ces derniers
étaient les protagonistes du renouveau néo-grec et leur contribution au prestige de l'Ecole ne
saurait etre negligée.

Les échecs politiques de Venise, confirmés par la paix de Passarowitz (1718), s'accompa-
gnant d'autres échecs d'ordre économique, ont determine l'essaimage des marchands grecs vers-
l'Europe centrale, ce qui devait entralner des repercussions negatives pour le College PhIan-
ginien. Ses matricules enregistrent la diminution du nombre des éleves grecs s'aggmvant au fur
et A mesure que l'on approche de 1797. Une autre cause du déclin marque par l'Ecole reside dans
les multiples institutions du meme genre fondées au XVIIIe siecle en Gréce Epire, Pelo-
ponnese et Athenes. Ce qui n'empeche cependant que le College ait exercé son influence dans
une vaste aire géographique, par l'intermédiaire de ses étudiants rentrés en fin de compte dans
leurs foyers, en Crete, dans les lles ioniennes (et en tout premier lieu Corphou et Céphalonie)
et celles de l'Egée (Chio, Mytilene, Siphnos, Milo), au Peloponnese, en Epire et meme A Cons-
tantinople.

La troisieme et dernière section de cette monographie a été consacrée par l'auteur aux
elettrés les plus remarquables * sortis de l'Ecole Phlanginienne. L'auteur y groupe les details
biogmphiques relatifs A toute une série de brillants anciens étudiants de l'établissement véni-
tien. LA encore, il nous faut relever l'inédit du materiel et la richesse de l'information. D'un
intéret tout particulier pour le lecteur roumain sont les renseignements complémentaires con-
cernant un certain nombre de lettrés grecs en renom qui ont vécu et travaillé i un moment donne
dans les Principautés roumaines, surtout A l'époque de Brancovan. Voici quelque,s noms d'étu-
Wants et d'enseignants intéressants de ce point de vue : Georgios Maiotas, Ioannis Avramios,
Ilias Miniatis, Athanasios Condoldi, Anastasios Polycalas, Petros Depastis, Dimitrios Nottara,
etc. (Dans la première section de l'ouvrage, l'auteur donne aussi une notice biographique de
Panalotis Sinopeus, ancien étudiant de l'Académie princiere de Bucarest, devenu inspecteur
au College Phlanginien en 1702-1703). Tout naturellement, la valorisation sous ce rapport
des résultats obtenus par l'historiographie roumaine serah susceptible de completer l'image
de ces intellectuels grecs, destines i éveiller l'intéret des spécialistes roumains.

Un chapitre special a été reserve A l'activité littéraire des étudiants du college, concrétisée
dans quelques recueils de vers, par exemple celui intitulé "Av 91 D'Accrietaç (Venise, 1708)
ou celui intitulé Graecia Obsequia (Venise 1716), dédié A Constantin Brancovan. Ces recueils
sont peu connus par la littérature spécialisée et Ath. E. Karathanasis a le mérite de presenter
aussi en quelques mots les auteurs qui ont foumi leur contribution A ces ouvrages.

Le livre s'acheve sur un bref Epilogue (p. 308-313) qui traite des efforts fournis par
l'Ecole après 1797 afin de survivre en dépit des circonstances peu propices, dont le début est
marque par l'occupation napoléonienne de Venise. Les derniers professeurs A avoir enseigné
au college de Phlanginis sont attestés en 1905.

L'ouvrage comporte en annexe la reproduction de treize documents choisis parmi ceux
utilises pour sa redaction.

Par la richesse du materiel inédit, autant que par la juste mise en valeur des différents
aspects lies A la fondation et au fonctionnement de cet établissement vénitien, la these de
doctorat d'Athanasios E. Karathanasis constitue un apport précieux A l'étude de l'histoire des
relations culturelles sud-est européennes.

Olga Cicanci

E. M. DESPALATOVIC, Ljudevil Gaj and the Illyrian Movement, Columbia University Press,
New York London, 1975, 271 p.

Le livre de E. M. Despalatovid, professeur d'histoire au College de Connecticut, traite
d'une des plus remarquables personnalités du mouvement national croate, Ljudevit Gaj, son
inspirateur et principal organisateur dans la premiere phase, la phase culturelle (1835-1842).
Il faut d'abord remarquer que c'est la premiere biogmphie du grand leader, la premiere
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analyse détailliée et approfondie du róle gull a joué dans la renaissance nationale croate.
Puisqu'il parle d'un mouvement national, l'auteur se sent oblige de préciser dès le début ce
qu'il entend par nationalité (Chap. I, Introduction): Une communauté de gens qui parta-
gent la plupart ml toutes les caractéristiques suivantes : langue, coutumes, religion, mythologie,
territoire, experience historique, institutions * (p. 1) et, par consequent, une nation est une
nationalité qui a un territoire et une organisation étatique propre * (ibidem). Quelques pages
sont ensuite dédiées A la description des circonstances historiques, politiques et culturelles
qui ont conduit A la renaissance nationale des Croates. On y explique également la situation
particulière du Royaume de Croatie qui se considérait sujet du roi hongrois, sans etre sujet
du Royaume hongrois. En exposant les raisons de la Nécessité de la Renaissance nattonale
croate (chap. II), l'auteur nous présente la situation des autres pays avoisinés, celle de la
Hongrie et surtout de la Slovénie et de la Serbie, oil des personnalités de marque, tels
V. S. Karadzie et B. Kopitar se prononeaient, en tout premier lieu, pour une réforme linguisti-
que, pour la formation d'une langue nationale moderne, car A ce moment-IA on utilisait en
tant que langue littéraire le latin ou le slaveno-srpski (redaction serbe du slavon).

Le troisième chapitre comprend la période de la jeunesse de L. Gaj (1809-1826), ainsi
que les différents facteurs et événements qui l'ont poussé vers le mouvement national. II
emploie A cette fin des extraits des lettres de Gaj et de sa mere, auxquels il ajouta des
fragments de l'Autobtographie que Gaj avait écrite entre 1851-1852, lorsque, discrédité par
le mouvement dirigé autrefois par lui-meme, il se trouvait sous la surveillance permanente
de la police. Nous apprenons ainsi que les pretres croates qui enseignaient it récole de Kra-
pina ville natale de Gaj ont éveillé dans l'Ame du jeune étudiant l'amour de la Croatie
et des Slaves en general, contribuant ainsi A la formation de sa conscience nationale. Le
résultat de ses premières tentatives littéraires et scientifiques est l'opuscule sur les trois chit-
teaux de Krapina, paru en 1826, oil il racontait l'histoire des trois héros slaves, Ceh, Leh et
Meh, qui, selon la légende, auraient fondé les trois grands empires slaves La Bohémie, la
Pologne et la Russie.

Le chapitre suivant raconte les années que le jeune Gaj passa A Vienne, oÙ il étudia
la philosophie et le droit, pensant toujours plus sérieusement A une réforme de l'orthographe.
GrAce it son professeur de linguistique et de rhétorique, Albert Muchar, Gaj se forma un esprit
scientifique severe et rigoureux qu'il allait appliquer A l'étude du passé de son peuple, lorsqu'il
était oblige maintes fois d'établir une distinction entre la légende et la réalité (pp. 90-41).
Gaj étudia aussi l'alphabet cyrillique utilise en Serbie et manifesta un vif intérét pour l'histoire
et la vie culturelle des autres peuples slaves du Sud. En 1827 le magyar a été introduit comme
objet d'enseignement A titre obligatoire dans toutes les écoles croates, ce qui représentait un
grand danger pour la conscience nationale croate. Les Croates, surtout les gens de lettres,
étaient de plus en plus intéressés A la modernisation de leur langue et i la réforme de
l'orthographe. Le premier projet complet de la réforme de l'orthographe fut publie en 1830,
dans un opuscule intitulé : Kratka osnova luvatskoga slavenskoga pravopisazia, appartenant
A L. Gaj. L'intéret manifesté pour la langue nationale croate se justifiait par le danger imme-
diat que constituait la magyarisation de renseignement et de la vie culturelle et par les ten-
tatives faites dans le Parlement pour introduire le magyar dans l'administration A la place
du latin. L'orthographe proposée par Gaj a été adoptée dans sa forme finale en 1835 par les
écrivains appartenant au mouvement illyrien. Cette orthographe était en principe basée
sur une conception phonémique, c'est-A-dire chaque son était note par une seule lettre; pour
les sons qui n'existaient pas dans l'alphabet latin on utilisait des signes diacritiques empruntés
au tchèque (6, f, 6), ou au polonais (6). Il faut bien souligner que l'orthographe de Gaj est
utilisée, A quelques petits changements près, de nos jours encore par les Croates et les Slo-
venes. L'auteur présente egalement la conception de Gaj du panslavisme, selon laquelle les
Slaves formeraient un seul peuple et leurs langues nationales appartiendraient A une seule
langue slave en tant que dialectes territoriaux.

Nous faisons ensuite connaissance avec ractivité de Gaj it Zagreb où il s'était rendu
après avoir fini ses ètudes IA Vienne (chap. V, Le cercle de Gaj). A Zagreb, Gaj reussit i former
un cercle de jeunes patriotes croates qui se proposèrent d'éveiller leur nation de l'apathie
culturelle et politique. Un moment extremement important dans revolution du rnouvement
national croate est marque par la parution, en 1832, de la Dissertation (Disertacija iliti razgovor),
premier pamphlet politique croate, rédigé par un e vieux patriote 11, le comte Janko Dratkovie.
Gelui-ci y faisait appel aux représentants croates dans le Parlement pour qu'ils défendissent
résolument et soutinssent les droits du peuple croate, parmi lesquels celui de la culture dans la
langue nationale. A répoque, Gaj faisait de grands efforts pour éditer un journal en croate.
ll publia en 1834 un Appel (Oglas) qui définissait les buts du journal gull voulait éditer. L'Appel
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publié en 4.000 exemplaires s'adressait A tons les Slaves du Sud les priant de soutenir Nooine
Horoatzke el son supplément littéraire, Danica Horvatzka, Slaoonzka g Dalamatinzka. Tandis
que Nootne était présenté briavement dans l'Appel, la Danica y était discutée amplement,
puisqu'elle allait devenir le porte-parole du mouvement illyrien. Le premier numéro de
Novine parut le 6 janvier 1835, tandis que la Danica, le 10 janvier de la mame année.

Il faut remarquer que les historiens n'étaient pas d'accord sur la date du commencement
du mouvement illyrien ; mais on constate que, vers la fin de 1835, les Illyriens avaient déja
un journal avec son supplément littéraire, et l'orthographe de Gaj était utilisée depuis six
mois environ; il y avait aussi un dictionnaire de la langue croate. Tout cela mane l'auteur
A la conclusion qu'en 1835 le mouvement national illyrien avait déjà commencé. Le chapitre
suivant retrace les efforts de Gaj en vue d'organiser une nouvelle imprimerie A Zagreb, efforts
couronnés de succès en 1838, lorsque la nouvelle imprimerie commença it fonctionner, en
assurant la publication régulière du journal croate. L'activité de Gaj s'élargit ; il chercha l'appui
de ses puissants voisins contre le danger de la magyarisation et entreprit en 1840 un voyage
ft Moscou oil il fut accueilli tras chaleureusement. C'est l'époque oil Gaj a joui de la plus grande
popularité, lorsqu'il s'identifiait dans La conscience de ses compatriotes avec le mouvement
national croate. En mame temps, il chercha ft trouver de nouveaux amis parmi les Serbes, les
Bosniens el les Slovènes. En 1841 Gaj contribue it l'organisation du premier parti politique
croate; mais, i partir de 1842, Gaj changea d'attitude; il cessa de s'identifier avec le mouvement
national croate, dont la direction passa aux autres patriotes croates. Jusqu'i sa mort, survenue
en 1872, Gaj ne s'est plus manifesté comme le leader du mouvement illyrien. Il dut subir pendant
les dernières années de sa vie la surveillance continuelle de la police.

Le livre de E. M. Despalatovié représente une ample monographie rigoureusement
scientifique et sérieusement documentée. L'auteur a utilisé une bibliographie tout it fait impres-
sionnante, comprenant it la fois des matériaux d'archives, des études et des livres, ainsi que la
correspondance de Gaj et de ses amis. L'auteur réussit 11 raconter la vie d'un grand hotnme,
éminent patriote, remarquable personnalité de son temps, et it dresser en mame temps un
tableau vivant de la Croatie du XIXe siècle, du point de vue culturel et historique. Les évé-
nements sont présentés par ordre chronologique; cela a parfois comme résultat la répétition
de certaines idées et affirmations ce qui, d'ailleurs, ne diminue ni la valeur scientifique, ni
les qualités artistiques du livre. Le style de l'auteur est élégant et simple, ce qui en rend la
lecture non seulement instructive, mais tras agréable i la fois.

Anca Irina lonescu

TOD OR N. GANEV, Relations scienlifigues et culturelles bulgaro-roumaines, 1869-1944.
Documents. Editions de l'Académie Bulgare des Sciences, Sofia, 1973, 351 p.

Entre la Roumanie et la Bulgarie, pays socialistes voisins, d'étroites relations d'amitié,
de collaboration fraternelie et d'entendement mutuel, ont existé depuis des siècles. Leur passé
historique, les buts communs de leur lutte pour la liberté nationale et sociale ont cimenté
l'amitié entre les deux peuples créant ainsi un cadre favorable au développement des relations
toujours plus étroites entre les intellectuels roumains et bulgares.

Si autrefois la coopératIon scientifique et culturelle entre les deux pays se réalisait par
des contacts personnels entre les savants roumains et bulgares, qui découlaient de la nécessité
d'élucider des problèmes communs, surtout dans le domaine des sciences sociales, après 1944,
ces relations ont été organisées officiellement par la conclusion d'ententes, de traités it longs
termes entre des institutions scientifiques et culturelles similaires des deux pays.

Si jusqu'à présent, la correspondance n'a été publiée qu'en partie dans les deux pays,
la collection des documents, qui reflate certains aspects des relations culturelles roumano-bulgares,
rassemblée par le chercheur bulgare Todor N. Ganev et publiée en 1973 i Sofia, par les Editions
de l'Académie de Sciences de Bulgarie vient mettre en valeur un riche matériel d'une impor-
tance particulière.

Pour éditer cette collection, Todor N. Ganev a étudié les fonds des archives scientifiques
de l'Académie de Sciences de Bulgarie, les archives historiques de la Bibliothèque Nationale

Cyrille et Méthode de Sofia, les archives centrales d'Etat, celle ministérielle et les archives
municipales de Sofia. En outre, Ganev a visité la Roumanie, où il a fait des recherches dans
le secteur des manuscrIts de la Bibliothèque de l'Académie, dans les Archives d'État de Buca-
rest, Iassy, Cluj-Napoca et Brasov. Il a trouvé de nombreux documents dans les archives per-
sonnelles de quelques savants roumains. Le temps limité dont il a disposé n'a pas permis it
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l'Auteur d'étudier toute la correspondance entre les spécialistes roumains et bulgares de la
période 1869-1944. Mais le nombre très grand de documents publiés, nous donne la certitude
que les plus importants et significatifs y ont été inclus.

1..e plus ancien document publié dans cette collection est daté du 3 décembre 1869
et c'est une lettre envoyée de Briila par la direction de la e Société littéraire de Bulgarie * A
M. Kogilniceanu, ministre de l'intérieur de la Roumanie, on l'on affirmait : e Comme vous
savez, la prospérité et le bonheur d'un peuple réside dans la lumière de la culture ou plus
exactement dans le développement moral et intellectuel et c'est seulement par l'instruction
et la culture du cceur et de l'esprit que les peuples parviennent is se connaltre, s'aimer, se res-
pecter et s'aider s.

Suit la correspondance des derniéres décennies du siéele passé entre Liubontir Miletié
et loan Bogdan, Ivan Chichmanov et Ioan Bianu. La lettre datée du 20 octobre 1898 est parti-
culiirement significative; le grand savant et homme politique Ivan Chichtnanov, en s'adressant
au professeur roumain loan Bianu, exprime sa profonde confiance dans l'avenir des peuples
balkaniques : Mon idéal reste toujours une entente cordiale entre les peuples balkaniques...
Quelques congrès des savants balkaniques (voili un nouveau terme), quelques expositions de
tableaux communes, quelques excursions mime de simples touristes intelligents, feraient plus
pour nous fare connaltre mutuellement que tous les actes diplomatiques... Voili des idées sur
lesquelles on pourrait échanger quelques opinions s. (Cette lettre a été, d'ailleurs, publiée par
Elena Siupiur dans cette revue mimeRÉSEE, t. VI, 1968, no. 2, p. 359).

La correspondance de I. Chichmanov, qui est d'ailleurs la plus richement représentée,
inclue aussi les lettres adressées A l'illustre savant N. lorga, l'un des fondateurs de l'Institut
pour l'étude de l'Europe Sud-Orientale de Bucarest. Dans la lettre du 16 décembre 1924,
qui se trouve dans le fonds N. Iorga de la Bibliothèque de l'Académie, Chichtnanov déclare :

Que je suis un des amis les plus sinares de la Roumanie, vous le savez... D'abord il n'y
a pas de jamais dans la politique et puis nos intérits économiques et intellectuels nous pousse-
rout indubitablement vers une union étroite. Seulement nous mitres, meneurs intellectuels des
peuples, devons tout faire pour biter cette évolution naturelle des choses. Cherchons done ce
qui nous rapproche et non ce qui nous désunit... ..

Les mime sentiments d'estime réciproque et de bon voisinage se reflétent aussi dans
la lettre que Spiru Haret envoie A Ivan Chichmanov en juin 1908: $ Je suis hereux de constater
que les relations de bonne amitié si heureusement commencées avec votre visite entre notre
corps enseignant et le vitre, continuent et se développent. Cette année-cl plusieurs excursions
ont été entreprises par nos maitres d'école A Pleven, i Sofia et ailleurs et les maltres d'école
bulgares sont aussi venus, en assez grand nombre, visiter quelques-unes de nos villes et
notre monastère d'Arge§. Des deux cotés on a fait assaut de bons procédés et de bonnes pa-
roles... s.

C'est toujours Spiru Haret qui remarquait A propos de l'entrevue qu'il a eue avec
Chichmanov en Bulgarie, que : it ...Elle contribuera aussi, j'en suis stir, pour fortifier entre
/es deux peuples les relations d'estime réciproque, qui sont la meilleure garantie de leur
bonnes relations internationales s.

A l'occasion de la remise d'une décoration, Vasile Mestugean, rédacteur du journal
Universul * de Bucarest et ancien délégué spécial en Bulgarie, exprime dans une lettre datée

du 12/25 octobre 1904, it I. Chichmanov : toute ma reconnaissance au peuple bulgare,
qui a su m'inspirer de si belles choses. Je ne serai toujours que l'un des apitres de la paix et
de la concorde entre les Roumains et les Bulgares s.

En janvier 1907, l'avocat N. A. Ionescu, avait expliqué i Ivan Chichmanov les raisons
de sa décision de publier un 4 Dictionnaire anthologique pour la Péninsule des Balkans s,
dans les termes suivants ; La Péninsule des Balkans étant l'une des parties de l'Europe
les plus ignorées, malgré l'intérit tout particulier qu'elle présente, mais aucun intellectuel ne
pouvant lui consacrer une étude détaillée i cause du manque total de sources, j'ai pris la &el-
sion de publier un "Dictionnaire anthologique des contemporains de la Péninsule des Balkans
et de la Aussie". J'ai commencé l'ouvrage et j'espére donner le jour i un livre d'une utilité
incontestable, comme l'un qui sera le reflet de l'activité et du progrés des peuples balkaniques *.

Dans cette mime collection, Todor Ganev publie aussi une lettre particuliérement émou-
vante que I. Chichmanov envoie, le 25 mars 1908, au célébre écrivain démocrate Zamfir Arbore,
dans laquelle il fait un chaleureux appel i la consolidation continuelle des relations entre les deux
pays voisins : Tout effort vers la solidarité des peuples doit itre accueilli avec satisfaction,
d'autant plus les essais pour rapprocher deux nations destinies A marcher cite :I cite dans
l'élan de l'Humanité vers la lumière et le progrés. Profondément convaincus que le passé
historique et les intérits économiques et culturels des Roumains et des Bulgares les améneront
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A se tendre la main, je considère commie mon devoir de soutenir (l'effort) mètrie le plus faibie
vers cette fraternité future *.

Des exemples qu'on peut donner sont très nombreux, ils ne sont qu'un témoignage élo-
quent du désir sincére exprimé par les savants roumains et bulgares pour une meilleure connais-
sance réciproque, pour une collaboration toujours plus étroite et pour une amitié durable.

La collection des documents dont nous nous occupons, comprend 230 lettres, télégrammes,
notes, cartes postales, la grande majorité étant des manuscrits originals. Il y a aussi un petit
nombre de brouillons, de lettre dactylographiées ou de cartes de visite imprimées.

Les documents sont rangés dans l'ordre alphabétique des noms des savants bulgares et
les correspondants roumains de chacun d'entre eux, dans l'ordre alphabétique et chronologique.

Les lettres, dont on n'a pas pu établir exactement la date, ont été rangées a la fin de la
correspondance respective. Les documents sont reproduits dans les langues originales, ainsi
qu'en traduction bulgare, a part &tits en russe. Pour faciliter l'utilisation de cette collection,
l'auteur a accompagné les documents publiés de brèves notes explicatives, une grande partie
concernant la vie et l'activité des personnes citées dans les textes.

La majorité des documents sont publiés pour la première fois, a l'exception d'une série
de lettres déjà publiées par Elena Siupiur en 1968 et 1970.

Le présent volume contient aussi une préface de l'auteur dans les langues bulgare et
française, un index thématique (page 334), un tableau chronologique (page 335), un index des
noms (page 336-341) et un index géographique (page 342-346). Il nous semble utile de
faire quelques précisions relatives aux données biographiques que l'auteur n'a pas pu donner :
les années de la vie de l'écrivain Emanoil Bucuta (1887-1946), de l'historien Nicolae BAnescu
(1879-1971) et du rnétropolite Antim Ivireanul (1660-1716).

Nous attirons l'attention sur les documents nos. 222 et 223 oÙ il s'agit du métropolite
Antim de Severin (Daniil Critopul) du XIVtme siècle et non pas d'Antim Ivireanul, a ce qu'il
paralt dans la note explicative.

Cette collection de documents réalisée par un distingué spécialiste dévoile un important
chapitre de la riche chronique des relations culturelles entre la Roumanie et la Bulgarie.

Doina Elena Faget
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NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

Rédigées par : MIHAI BERZA (M.B.); ALEXANDRU DUTU (A.D.); H. MIHAESCU
(H.M.); CATALINA VATA*ESCU (C.V.); PAUL MIHAIL (P.M.); ELENA SIUPIUR
(E.S.); J. IRMSCHER Berlin DDR (hm.): CORNELIA PAPACOSTEA-DANIE-
LOPOLU (C.P.-D.); GELCU MAKSUTOVICI (G.M.); TLTDOR TEOTEOI (T.T.)

Tous ceux qui connaissaient le grand rapport du Pr. Agostino Pertusi au Me Congres
international des etudes du Sud-Est européen (Bucarest, 1974) Ripercussioni della caduta di
Costantinopoli: un esempio di interrelazioni culturali nel sec. XV tra il sud-est europeo, il mondo
mediterraneo e quello pontico savaient déjà que le savant italien se trouvait engage dans
une enquete d'envergure autour de ce grand moment historique dont la bibliographie ne cesse
de s'enrichir, aussi bien en ce qui regarde les publications de sources, que les etudes enemies
ou celles concernant des aspects particuliers. Nous en avons maintenant un premier résultat,
dans les deux beaux volumes sortis des presses d'Arnoldo Mondadori vers la fin de l'année
passée : La caduta di Costantinopoli, testi a cura di Agostino Pertusi. I. Le tesiimonianze dei
contemporanet; II. L'eco nel mondo, Fondazione Lorenzo Valla Arnoldo Mondadori Editore,

Scrittori greci e latini 1,, 1976, XLI 472 -I- 569 p.
A un siecle de distance depuis la tentative avortée de Philipp Anton Dethier, nous avons,

avec ce millier de pages de textes et de commentaires, le grand recueil de sources longuement
attendu sur la chute de la Capitale byzantine et Peck° qu'elle suscita dans le monde. Sans
etre exhaustif, comme II ne s'est jamais voulu l'auteur parle avec raison d'une vasta anto-
logia s (p. XLIX) ce recueil a le double mérite d'etre fidele à la géographie des sources
et de représenter le choix d'un historien qui connalt l'ensemble de l'information et peut, done,
établir une rigoureuse hierarchie de valeurs. Il a aussi l'avantage d'etre accompagné de tres
précieux complements, sur lesquels il me faudra revenir.

D'abord, les témoins de la defense héroIque et de la catastrophe finale, qui fut tout
autant un retentissant sucas ottoman. Ils y sont réunis au nombre de seize, et ont comme chef
de file indiscuté le Vénitien Nicol?) Barbaro. Cinq autres Italiens y figurent, cette primauté
italienne n'ayant rien à étonner : le podestat de Péra, Angelo Giovanni Lomellino, l'archeveque
de Mytilene, Leonard, le marchand florentin Jacopo Tedaldi, Giacomo Campora, éveque de
Caffa et Ubertino Pusculo, humaniste de Brescia et auteur du pame Constantino polis. On
doit probablement leur ajouter un septieme, en la personne du s familiaris d' Isidore de Kiev,
identifié plausiblement A Francesco Griffolini d'Arezzo.

Immédiatement apres viennent les Byzantins; Isidore de Kiev, cardinal de l'Eglise ro-
maine et legat pontifical au moment de la chute de la ville (6 lettres), le chroniqueur Sphrantzes,
le mystérieux éveque Samile (ou Samuel) et son compagnon plus mysterieux encore, qui écri-
vaient de Valachie au bourgmestre de Sibiu, les auteurs d'une seconde relation conservée,
comme la précédente, en version allemande et qui semblent etre Thomas Eparchos et Josué
Diplovatatzes enfin Gennade Scholarios, premier patriarche de Constantinople sous le nouveau
regime ottoman. Les derniers quatre témoins sont un Serbe (Constantin d'Ostrovica), un Russe
(Nestor rikander) et dewc Turcs (Aq gems ed-Din et Tursun Beg, avec des ajouts, dans les
notes au texte du deraier, tires de la chronique d'Ibn KemAl et ayant probablement A leur
base une information de transmission orale).

Le second volume groupe dans ses deux parties deuxième et troisième du recueil
d'abord o Gli echi in Occidente e in Oriente et ensuite I Lamenti o, en tout une quarantaine
de piece,s. En premier lieu, il s'agit d'écrits gal ont contribué, à até de ceux provenant de
temoins oculaires, à la diffusion dans toutes les directions de la nouvelle, processus analyse
magistralement par le Pr. Pertusi dans son rapport mentionné et repris dans l'introduction
au present recueil. La plus ancienne en date de ces retransmissions de l'information est la

REV. ETUDES SUD- EST EUROP., XV, 3, P. 583-598, BUCAREST, 1977
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lettre de Paolo Dotti, envoyée de Candie le 11 juin. Suivent, dans l'ordre des dates, les lettres
du Sénat de Venise au Pape Nicolas V et A l'ambassadeur vénitien aupres d'Alphonse V
d'Aragon, du 30 juin (le lendemain de l'arrivée de la nouvelle A Venise), accompagnées de
deux autres, du 5 juillet, adressées is Jacopo Loredan et is Bartolomeo Marcell°. Du 5 juillet
est aussi la lettre de ire Girolamo da Firenze, vicaire des Freres Mineurs de Candie. Des trois
lettres d'Enea Silvio Piccolomini qui figurent dans le recueil, deux sont du meme mois de
juillet (A Nicolas V et A Nicolas de Cusa), la troisieme (A Leonardo Benvoglienti) étant du 25
septembre. De septembre datent encore la relation sur la chute de Constantinople de H. von
Slimmern et la lettre adressée de Chios au doge de Genes par Franco Giustiniani. De novembre
est la lettre envoyée de Venise A Sienne par L. Benvoglienti et de la seconde moitié de Vann&
1453 celle du clergé de Gallipoli ii l'archonte Isidore. De janvier 1454 est, enfin, l'Oratio A
Alphonse V de l'expert en choses turques, Nicolas Sagoundinos. Apparenté A cette derniere
est le Strategtcon adversum Turcos de Lampo Birago, &Mt entre septembre 1453 At mars
1455. A moins de deux mois de distance de l'événement, Georges de Trébizonde adressait
A Mehmed II son petit traité Sur la Write de la foi chrétienne *, plaidoyer pour l'union reli-
gieuse qui devait assurer au sultan victorieux l'empire universel. Du testament de Nicolas V,
est donnée la partie qui concerne l'attitude du pape A regard de la defense de Constantinople ;
du Novo izbranno na lalynju (1461-1462) iut choisi le passage concernant le cardinal Isidore.
Des extraits copieux sont faits des chroniqueurs byzantins contemporains, largement informes,
mais qui pourtant ne furent probablement pas des témoins oculaires : Doukas, Chalkokondyles
et Critobule d'Imbros. Quant aux emprunts A l'historiographie ottomane, il s'agit d'ceuvres
rédigées beaucoup plus tard, sous les successeurs du Conquérant (Qyvilml, Neki, Ga'fer Celebi,
Sa'd ed-Din).

La troisième et dernière partie les Lamenti , tits importante pour les reactions
suscitées par la prise de la capitale byzantine, a un large caractere international et comprend
des morceaux signés (G. Dufay, J. Molinet, M. Beheim, Doukas, Andronic Calliste, l'Artné-
nien Abraham d'Ankara) et d'autres anonymes (anonymes vénitien, alsacien, russe et trois
complaintes en grec vulgaire), ausquels s'ajoutent six chansons populaires grecques, dont trois
provenant de la region du Pont.

Les textes latins et grecs, qui constituent la majorité, sont publiés en original et en
traduction italienne de l'éditeur (pour la complainte de Doukas, on s'est adressé A la viellie
traduction en dialecte vénitien datant de la fin du XV° s.; la version italienne des lamentt
grecs appartient it Massimo Peri). Les textes italiens de l'époque sont reproduits dans la langue
de l'original. Quant aux pieces rédigées ou transmises en d'autres langues, on s'est contenté
d'en donner des traductions en italien, dues A l'éditeur ou A d'autres spécialistes (A. Danti :
Constantin d'Ostrovica; Emmanuela Folco : Nestor Iskander; Gabriella LT1uhogian : Abraham
d'Ankara; Barbara Stein Molinelli, seule ou avec A. Pertusi, les pieces en allemand; pour les
auteurs turcs, les traductions de Tursun Beg, d'Ibn Kemal, de Ne§ri et de Ga'fer Celebi sont de
Mario Grignaschi; les trois autres brefs textes sont retraduits).

L'inéclit ne manque pas dans le recueil : deux lettres d'Isidore de Kiev, les lettres du
Sénat de Venise (publiées en régestes par Iorga et Fr. Thiriet et l'une d'entre elles dans une
vieille traduction francaise), celle de ira Girolamo da Firenze (extrait chez Iorga), le rapport
de Leonardo Benvoglienti it la Seigneurie de Sienne. Les textes publiés en original font souvent
l'objet d'une edition améliorée par rapport aux editions antérieures ou d'une edition critique,
tout ce travail philologique représentant A lui seul une importante contribution.

Etant donne le caractere anthologique du recueil et le but poursuivi par l'auteur, on
s'explique qu'll aft renoncé parfois A donner l'édition intégrale des textes retenus.

Cheque texte est precede d'une notice sur l'auteur et les circonstances de sa redaction,
avec mention des rnanuscrits, des editions et de la bibliographie le concernant et accompagne
d'un commentaire qui souvent prend une tres grande ampleur.

Deux instruments de travail extremement précieux, qui laissent facilement voir l'étendue
des recherches entreprises par Agostino Pertusi pour établir ses choix et nourrir ses commentaires,
viennent s'ajouter au recueil : 1) une chronologie (I, LIXXCI) tres detainee des événements
lies A la chute de Constantinople, pour les années 1448-1453 et qui, surtout pour le mois de
mai 1453, permet de suivre jour par jour le déroulement des actions dans les deux camps;
2) un Elenco dei documenti e dei testi esclusi dalla presente antologia s (II, 497-512), avec
des Indications sur un nombre de 165 pieces, qui vont de la correspondance de toute sorte
jusqu'aux ceuvres des historiens et aux morceaux littéraires, et dont la provenance est tout
aussi variée. Un copieux index des noms de personnes, des noms etbniques et des noms de lieux
(aéparément pour les floras en grec) clOt le second et dernier volume (pp. 515-566).

Maintenant, tout ce patient travail d'analyse et de nouvel éclairage des sources une fois
fait, est-ce que le Pr. Pertusi se contentera-t-il de suivre les recherches des autres, gull vient
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ainsi elk faciliter de manière notable? Ou bien se laissera-t-il tenté par cette vaste information
qu'il commit aujourd'hui mieux que personne, pour nous donner, en suivant les propres lignes
de sontapport de 1974 et de son introduction au present recueil, l'ample ouvrage qui reconstitue

le el'li at psychologique, et le cadre humain, forme autour d'un événement d'une portée aussi
universille s?

M. B.

Taus les folkloristes et ethnographes connaissent la masse d'information recueillie paf
N. Densasianu vers la fin du siècle dernier a la suite de ses enguetes par questionnaire (1893
1894; 1895-1896), mais il y en a tres peu qui en aient recouru dans leurs recherches. Cette
situation' ne s'explique pas seulement par le discredit tombe depuis lors sur la métbode des
questionnaires ou l'emplot abusif fait par l'enqueteur dans son grand ouvrage sur la Dacie
préhistorique (1913); c'est la masse meme de papier i affronter plus de 15.000 pages de
réponses l qui a da rebuter le chercheur. Adrian Fochi, dont la patience égale la competence,
vient de leur alleger sensiblement la teche. Dans son dernier livre, Coutumes et superstitions
populaires it la fin du XIX° siecle. Les réponses aux questionnaires de Nicolae Densusianu s
(Dahill f i eresurt populare de la sfirfitul secolulul al XIX-lea. Rdspunsurile ta chesilonarele MI
Alleolae Densufianu, Bucureqti, Editura Minerva, coll. s Universitas Jo, 1976 LX 392 p. ;
résumé fr., pp. 377-380), il donne l'essence de cette enorme documentation, analysée sous
les rubriques de 127 themes coutumes, croyances, personnages mythologiques qui sont
classes par ordre alphabétique, tandis qu'un index thérnatique permet de suivre la meme notion
h travers les différentes rubriques oil elle se trouve impliquée.

Pour cheque theme, A. Fochi a soin de noter tout ce que le matériau dépouillé offre de
significatif : aire d'expansion du phénomene analyse, caracteres généraux, particularités locales
ou régionales, stades de revolution d'une pratique ou d'une croyance. Le contenu est donne
le plus souvent dans les termes memes du texte de base et les renvois aux pages du ma-
nuscrit permettent au lecteur de s'adresser facilement 6, ce dernier ou de retrouver dans le
tableau dressé par l'auteur dans son introduction les données nécessaires concernant le lieu,
la date ou la personne qui a rédige la réponse au questionnaire.

Certains themes bénéficient d'une information extremement riche et circonstanciée.
Ainsi, les mentions sur la danse rituelle des e calusari o ne couvrent pas moins de 16 pages, celles
concernant le ciel et la terre s'étendent sur 19 pages, celles relatives 11 Saint Georges, sur
24 pages. Quant it la variété des aspects envisages, voila, par exemple, les chapitres sous lesquels
Finformation est enregistrée dans le cas des s iele (méchantes fées): 1. synonimes; 2. ce qu'elles
sont ; 3. leur nombre; 4. leur noms ; 5. leur residence ; 6. attributs d'ordre general; 7.
consequences pour les hommes ; 8. mesures preventives i leur égard ; 9. moyens de guérison ;
10. attributs secondaires ; 11. confusions ; tradition artistique ; 12. expressions idiomatiques ;
13. jour qui leur est consacré.

Le but poursuivi par N. Densusianu dans son entreprise était illusoire, car il ne songeait
le rien moins que d'y trouver les moyens de reconstituer la plus ancienne histoire de son pays
et le monde spirituel des ancetres lointains, mais ses questionnaires out été tres sérieusement
dresses et ses correspondants pour la plupart des instituteurs et, i caté de ceux-ci, des pre-
tres et un certain nombre d'officiers; dans l'ensemble, une dizaine de folkloristes, connus par
leur activité se sont acquittés généralement d'une manière tres convenable de leur ache,
ce qui assure la valeur scientifique de l'enquete.

Les questionnaire.s de N. DensuOanu ont reçu des réponses de plus de 900 localités,
dont environ un tiers avalient repondu aussi, quelques années auparavant, au questionnaire
linguistique de B. P. Hasdeu, dont l'importante partie intéressant le folklore a dale été
mise en valeur (dens le tableau mentionne, A. Fochi note les localités communes aux question-
naires Hasdeu et Densusianu). Ensemble, les localités qui fournirent les reponses aux en-
quetes Hasdeu et Densusianu dépassent le nombre de 1300, ce qui rapporté i l'ensemble du
pays constitue une remarquable base d'information. Car les réponses aux questionnaires
lances A peu de distance par les deux savants ont justement l'avantage de se completer.

Malgre les reproches que des materiaux de cette nature sont toujours susceptibles d'en-
courir, Adrian Fochi a sans doute raison de considerer le fonds de manuscrits Densu4ianu d'une
valeur incalculable s pour les recherches de folklore et d'ethnographie et de voir en lui la plus
importante source d'information et de documentation o conservée dans les archives de Rournanie.
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Son mérite est d'autant plus grand de Favoir rendue facilement accessible aux chercheurs par
un travail qui a su allier l'ampleur de reffort nécessaire pour dominer cette masse documentaire
A la capacité d'analyse critique des précieuses données qu'elle renferme.

34.i.

La guerre d'indépendance a eu un echo considerable dans la conscience collective et
de nombreux témoignages figuratifs, écrits et oraux favorisent la saisie des attitude; sociales
su individuelles significatives. GrAce à la richesse des sources, l'historien pent reconstituer
la mentalité prédominante au sommet de la hiérarchie militaire, dans les milieux pblitiques,
aussi bien que dans les villages; quelques traits s'averent etre communs et ils offrent des
points de depart aux incursions qui voudraient rendre compte de la mentalité roumaine, dans
son ensemble.

En ce qui concerne les decisions prises par le commandement roumain, on pent faire
Appel aujourd'hui à Pédition du général-major dr Constantin Olteanu, enrichie d'une intro-
duction et de notes tres utiles, des mémoires du ministre roumain de la guerre et commandant
de l'armée qui °Wait en Bulgarie : General ALEXANDRU CERNAT, Memorii. Campania
1877-1878, Bucarest, Editura Militará, 1976, XLI -I- 42 p. Ecrites sur un cahier, les notes du
general Cernat rendent un succint film des événements A partir du moment oil les troupes
roumaines ont franchi le Danube, le 20 aotit, et jusqu'A la capitulation du comandant des
forces Ottomanes de Plevna, Osman Pacha, qui s'est rendu prisonnier aux forces roumaines,

sans conditions, avec sept pachas, 40-45 mille soldats, tous les bagages, tous les canons, au
nombre de 51. Vers une heure, tout était termine; ...A trois heures nous sommes partis
cheval et A quatre je suis entré dans Plevna qui se trouvait toute entiere entre les mains
des troupes roumaines", II est intéressant de refaire, A partir de ces notes, les phases de la lutte,
aussi bien que les rapports entre les allies, les Roumains et les Russes. La dignité du general
roumain retient l'attention du lecteur et, en &pit de sa modestie, l'un des fragments les plus
dramatiques est celui oh il dialogue avec l'empereur russe, en plaidant la cause de la conti-
nuation des combats, apres Pechec du 30 aotit; quoique les Roumains eussent perdu 4000 mille
hommes, Cernat s'est declare contre l'abandon des positions et a réussi de convaincre le com-
mandement russe. Or, le general roumain assumait ses risques puisque, e d'après la Constitu-
tion, en Roumanie, les généraux devaient rendre compte des pertes subies, sans resultat, devant
les Chambres s; mais il connaissait bien la valeur de ses soldats.

Cette valeur est mise en lumiere par les lettres envoyées par le Ills du grand homme poli-
tique et écrivain C. A. Rosetti à sa famine : VINTILA C. A. ROSETTI, Scrisori de pe frontal
rdzbotului din "77, Manuscriptum s, Bucarest, VII (1976), n° 2-4, VIII (1977), n° 1, lettres
commentées par Nicolae Liu. L'éditeur a eu Pheureuse idée de publier au meme endroit les
lettres des deux autres titres de VintilA, aussi bien que les réponses de la mere, Maria Rosetti,
qui dirigeait l'h6pital e Ospiciul Independentii s. VintilA parle de son désir ardent de prendre
part aux luttes, pendant que la voix de la mere couvre, parfois, le bruit des canons, avec se,s pro-
positions simples, rédigées en français : "Tu est parti mon vaillant enfant. Je ne veux
pas done te décourager par ma douleur. Tu la connais c'est plus qu'il faut. Reviens moi
fort et beau. Reviens, mon fils adore, et ma joie sera plus grande que ma douleur d'aujourd'hui
peut etre IL De toute evidence, Maria Rosetti, qui voyait chaque jour combien la lutte était
cruelle, nous restitue l'hérolsme des femmes qui ont pris part, d'une façon ou d'une autre,
la guerre. Quant à Vintilá, il résiste aux assauts de la fievre, justement pour ne pas manquer
le grand combat; pour lui, la guerre promet une refonte des relations sociales, et, solidaire
avec les paysans qui luttent dans les memes tranchées, il formule son espoir de voir un gouver-
nement plus ouvert aux idées socialistes, apres la conquete de l'indépendance de Pletat. Tres
émouvante est la description qu'il fait de Verbica en feu; sur la meme page, son frere Horia
relate : e Nous sommes à 5 kilometres de Plevne. Depuis hier A 5 heures du matin et jusqu'à
6 heures du soir, le canon n'a cessé de nous briser littéralement les oreilles. En ce moment
Pinfantérie s'entend aussi s. En français ou en roumain, ces lettres nous restituent l'enthou-
siasme et les douleurs, les espoirs des jeunes et le courage inoul des soldats paysans.

Pour l'attitude des habitants des villages, on peut recourir maintenant au texte écrit
par stefan Cotigescu, à l'initiative du pretre Enake loan Stoica de Sil4tea Crucii du départe-
ment de Dolj : NESTOR VORNICESCU, O cronicd a rdzboiului pentru independentd, Bucarest,
1976, 48 p. avec illustrations. L'auteur évoque les incursions des troupes irregulières ottomanes
qui dévastaient les villages roumaines, avant le déclenchement de la guerre, la decision des
hommes de mettre fin aux ingerences étrangeres et l'héroIsme des combattants roumains.
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Said ces aspects, la chronique n'enregistre que les grands événements; mais l'aspect le plus
significatif est que le texte a été .ecrit sur les pages d'un Evangéliaire, dans un livre oh on ne
notait d'habitude que les faits extraordinaires. Pour que les gens du village n'oublient jamais
ce qui s'est passé dans les mois de combat décisif, Stefan Cotigescu a rédigé cette chronique
dans laquelle il n'oublie pas de rapeller que tel village de Bulgarie a été libéré maintenant pour
la deuxlème fois, puisque Michel le Brave l'avait délivré de l'occupation étrangère deux siècles
plus tat.

D'autres textes parlent, à leur tour, de cette participation unanime it la guerre pour
l'indépendance et ils reproduisent les voix de l'intérieur avec lesquelles les observateurs venus
de tous les coins du monde sont très souvent d'accord.

A.D.

VIRGII CANDEA, An Outline of Romanian History. Bucharest, Editura AIeridiane, 1977,
99 p.

Publiée en plusieures langues étrangéres, cette esquisse substantielle a été écrite pour
le lecteur qui désire avoir une vue d'ensemble sur le devenir historique du peuple roumain.
11 ne s'agit done pas d'une traduçtion d'un texte rédigé pour un public indéfini, et de ce point
de vue l'acquis est évident. Ensuife, l'auteur s'est toujours préoccupé de la place de la civilisation
roumaine dans le contexte européen, en partant de ses relations avec les peuples du Sud-Est;
il ne s'agit pas de quelques références faites a des événements ou à des mouvements similaires,
mais d'une vue générale qui distingue les orientations particulières des lignes de force qui tra-
versent les aires géographiques.

En partant des premières considérations sur les débuts de la civilisation roumaine,
dominées par l'image du penseur de Hamangia, le lecteur trouvera dans cette centaine de pages
une succession d'étapes qui marquent une évolution, en raccourci, et des réflexions stimulantes
sur la contribution des peuples, petits ou moyens, à la résolution des grands problèmes. Dans
ce sens, l'auteur parle de e Byzance aprés Byzance *, des pays roumains au début de la s Ques-
tion Orientales, de la participation roumaine à la première guerre mondiale et de la politique
étrangére de la Roumanie entre les deux guerres, de l'insurrection nationale armée anti-fasciste
et anti-impérialiste, des efforts d'une société socialiste qui proclame les principes de la souve-
raineté, de l'indépendance, de la colaboration avec tous les Etats du monde et de la paix.

Une illustration de choix complète l'exposé érudit et pertinent de Virgil Chndea. Dommage
qu'il n'ait pas ajouté une brève bibliographie des ouvrages qui auraient permis au lecteur étran-
ger d'approfondir certains aspects. Un livre qu'on peut lire d'une traite.

A.D.

KATERINA KININI, Le DiSCOLITS à Nieoclès par Misiodax, s'EXXspotx& s, Thessaloniki,
1976, 2, p. 61 115.

Pour rnieux préciser la place que la traduction de l'ceuvre d' Isocrate occupe dans l'activité
de Misiodax, aussi bien que dans les lettres néo-grecques du XVIIIe siècle, l'auteur esquisse, au
début, la biographie du distingué professeur. Il faut corriger l'indication concernant le lieu
de naissance de Misiodax, puisque CernavocIA se trouve en Roumanie (c'est un motif, d'ailleurs,
pour lequel le lettré a été considéré d'origine roumaine par plusieurs historiens) ; relative-
ment à l'ceuvre de Muratori on ne peut passer sous silence les remarquables analyses dues
h Eugenio Garin ou it Franco Venturi. Mais K. Kinini a raison quand elle parle du sr tem-
pérament angoissé du lettré, en adoptant le point de vue d'Alkis Anghelou, et en rejetant les
commentaires d'Ariadna Camariano-Cioran qui avait pris les affirmations faites dans l'Apologie
;1 la lettre. La seconde partie de l'article, une analyse philologique très poussée, est suggestive
et explique radaptation de l'ceuvre antique par ce professeur éclairé : d'un caté, Misiodax e mo-
dernise s un livre de sagesse consacré, de l'autre, il définit l'attitude it adopter face it l'héri-
tage classique. Plus curieuse, la traduction en français du texte antique est mise sous un nouveau
jour lorsque K. Kinini constate : s si nous tenons compte de l'importance acquise par le fran-
çais dans les Principautés Danubiennes et surtout chez les Phanariotes, on peut admettre que
Misiodax a voulu, sans doute, se conformer it l'usage de son époque. Puisque l'adaptation d'Iso-
crate par Misiodax était trés probablement destinée à l'usage scolaire, le fait qu'elle fht accom-
pagnée d'une traduction en franyais, conférait à l'adaptation une sorte de présentation"
un plus vaste auditoire s.

A.D.
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MACARIE IEROMONAHUL, Opere. I Theoriticon. Editie IngrijitA, cu un studiu introductiv
si transliterare de Titus Moisescu. Bucarest, Editura Academiei R.S.R., 1976, 91 +
31 p. + 6 planches.

Si les premieres oeuvres musicales se sont conservées en manuscrit, comme, par exemple,
les codex de Putna du XVe XVIe siecles, le premier livre imprimé de musique rituelle,
chant byzantin d'expression roumaine, a ete publie en 1823 par Macaire, qui fit paraltre ensuite
les autres livres fondamentaux. Cette edition sompteuse, qui met en lumiere les talents des
réclacteurs des Editions de l'Academie, comprend une substantielle introduction signée par le
musicologue Titus Moisescu, une transliteration du texte cyrillique paru A Vienne, une repro-
duction de ce livre meme, avec six planches qui fascinent le laIque avec les concordances des
tons o vieux * et des tons o nouveaux *, et plusieures illustrations. Un livre qu'il faut ronsulter
pour mieux comprendre la musique qu'on ecoutait ici A l'époque oil Bach ou Haydn composaient
leurs oratorios, l'ampleur des transformations opérées dans tous les domaines, A l'époque des
Lumieres, et un aspect moins connu de la culture roumaine.

A.D.

AL. GRAUR, Capcanele * limbii románe (Les attrapes * de la langue roumaine). Bucuresti,
Editura tiintificA si EnciclopedicA, 1976. 104 p.

Un petit livre tres utile, permettant d'éviter les fautes du parler en roumain. II s'agit
surtout des fautes Bees i l'utilisation des neologismes et dues h. la connaissance par trop superfi-
cielle d'une langue étrangere, A l'adaptation halve d'un mot par un simple changement d'accent
ou de son, i l'influence de l'étymologie populaire, A l'incomprehension d'un texte. A ceci s'ajou-
tent aussi les fautes qui se glissent dans les formulations prétentieuses ou 'Ides d'une prononciation
incorrecte, sans oublier en outre la redondance, les pléonasmes et toute la série d'erreurs possibles.
Le besoin de s'assimiler rapidement les progres techniques et culturels besoins découlant des
lois du synchronisme oblige chaque langue, quelque soit son importance, d'emprunter un
nombre considerable de termes étrangers, voire d'expressions consacrées. Une fois entres dans
une langue, ces mots étrangers s'imposent et circulent, parfois dans des formes ou tout au moins
avec un accent erronés. Combattre les fautes de cette sorte c'est fournir une contribution essen-
tielle i la grande ceuvre du * développement de la langue nationale *; c'est l'aiguiller dans les
voies les plus adéquates, les plus en rapport avec son esprit et ses tendances.

Pendant bon nombre d'années, l'auteur a réuni quantite de faits illustrant la langue
parlée ou écrite. Son commentaire explique la mecanique des changements, la psychologie de
ceux qui usent d'un certain langage, leur degre culturel, les interferences qui ont lieu dans le
cadre des influences diverses ou et surtout la portée du fonds linguistique, dont le r6le
s'avere décisif dans la plupart des cas.

C'est ce qui rend le present ouvrage un livre i consulter avec profit non seulement pour
les ecoliers, les étudiants et les enseignants, mais aussi pour les ecrivains en general, comme pour
toute personne désirant parvenir A une meilleure connaissance du roumain. Disons encore que
ce petit livre est un veritable modele i suivre pour la redaction des guides analogues dans les
autres langues sud-est ecropeennes.

H.M.

P. HR. ILIEVSKI, Der Antell des Griechischen und des Eateintschen an der Entwicklung der
grcurunatischen Struktur der slaultschen Balkansprachen. Zeitschrift filr Slawistik *
XXI, 1976, p. 129-135

Cette breve synthese reprend d'un nouveau point de vue quelques faits linguistiques
convergents, notamment de l'albanais, du bulgare et du roumain, tels par exemple le
caractere analytique, la genese de l'article enclitique, le double objet, la comparaison periphras-
tique de l'adjectif et de l'adverbe, le passé compose, le futur, etc. L'exposé en est tres clair et

www.dacoromanica.ro



7 NOMES BIBLIOGRAIPIEqUES 589

l'argument n'hésite pas de recourir parfois A des domaines extra-linguistiques, afin de mieux
souligner l'apport des deux grandes langues culturelles A la naissance des traits communs mani-
fest& par les langues du sud-est de l'Europe.

Les conclusions de l'auteur nous semblent dignes d'etre retenues : Unter den verschie-
denen Faktoren, die in den vielschichtligen Prozess der sprachlichen Wechselwirkung auf dem
Balkan wirkten, war der griechische und lateinische Einfluss besonders bedeutend * (p. 129).
Ou, encore : In der Tat ist der Anteil des Balkanlateins an der Entstehung der grammatischen
Struktur der modernen Balkansprachen betrAchtlich (p. 134).

Indirectement, cette etude est une invite A l'investigation des realités linguistiques afin
de s'élever au-dessus du patriotisme local et obtenir une vue d'ensemble. Complexe et prolong&
ce processus historique ne se laisse point parfaitement saisir que dans la mesure où l'on tient
compte de tous ses elements composants, ce qui implique nécessairement la cooperation et
la connaissance mutuelle.

H.M.

CRON ICA DI MONEMVASIA. Introduzione, testo critico, traduzione et note a cura di
Ivan Dujeev. Palermo 1976. XLVII, 36 p. (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e
Neoellenici. Testi e Monumenti pubblicati da Bruno Lavagnini. Testi, 12)

Cette chronique, source de tant de disputes, qui comporte plusieurs données sur la fon-
dation de la cite de Monemvasia et l'arrivée des Avares ou des Slaves au Peloponnese, a der
etre rédigée vraisemblablement soit it la fin du Xe, soit au commencement du XIe siecle. Sa
première partie s'inspirant des écrivains anterieurstels Menandros, Euagrios, Theophylacte
Simocatta et Theophanes est plutdt dénuée d'intéret. Mais en revanche, la deuxieme partie
offre quelques informations originales, surtout en ce qui concerne l'infiltration des Avares ou
des Slaves dans la region du Peloponnese, dont ils se seraient meme rendus maltres pour plus
de deux cents ans. La chronique a eté conservee par les codex Iviron 329 (Athous 4449), Kout-
loumus 220 (Athous 3293), Taurinensis Reg. CCCXXXVI (de nos jours perdu) et Collegio
greco 12 (incomplet). Il convient de leur ajouter la pretendue scholie de l'archevéque Aréthas
de Cesaree (850-932), conservée aux Archives d'Etat de Moscou.

L'éditeur a pris pour texte de base le manuscrit d'Ivirom, en mentionnant au sous-sol
les differences et les passages surajoutes des autres manuscrits. Si l'appareil critique d'ordre
philologique est récluit au minimum, par contre les references historiques sont particulierement
poussées. Pour commencer, l'introduction discute amplement les problemes de fonds et en
tout premier lieu les controverses entre les partisans de son authenticité et ceux qui la contes-
tent. Les premiers-sont genéralement des Slaves, alors que les Grecs se refusent, A l'ordinaire,
de considérer authentique cette chronique, qu'ils traitent de compilation tardive et dépourvue
de toute valeur documentaire. Cependant, des spécialistes bien informes, dans le genre de P.
Charanis, P. Lemerle et Gy. Moravcsik, ne lui denient point son authenticite, tout en gardant
eertaines reserves et en interprétant les renseignements fournis par elle de maniere plus nuancee
et sans parti pris. La raison de la controverse est de nature politique : le rdle des Slaves est
exalté au maximum par l'un des camps (qui compte entre autres le rénomme J. Ph. Fallme-
rayer), tandis que ce me= rale est minimise par le camp adverse. Une interpretation plus
nuancee, A laquelle nous souscrivons nous aussi, est celle affirmant que vu le petit nombre des
conquérants temporaires du Peloponnese, ces derniers ne furent pas A mane d'exterminer la
population locale, laborieuse; ils n'avaient nul intéret A le faire. Seuls les riches se sont empres-
ses de chercher asile ailleurs, la population laborieuse de la region etant restée sur place, elle
devait bient6t assimiler de maniere pacifique les conquerants. Un phénomene analogue a eu
lieu aux VIe IXe siecles partout en Europe. Le faible de cette chronique reside dans son
caractere fragmentaire et compilateur. Elle parle dans sa première partie d'Avares et dans sa
seconde partie de Slaves, ce qui fait que Gy. Moravcsik les considere tous Avares, cependant
qu'Ivan Dujeev estime qu'il s'agit de Slaves. Cette circonstance, A laquelle s'ajoutent quelques
autres traits negatifs, mis en lumiere par les contestataires de son authenticité, augmente
l'incertitude.

Toutefois, le rnerite de la presente édition est que son auteur a fourni aux spécialistes
un materiel docurnentaire complet, leur permettant de la sorte de se rendre cornpte par eux-
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mémes de l'ensemble. L'information suivant laquelle une partie de la population grecque passe
en Italie, pour rentrer apres un certain temps dans ses foyers se rapporte aussi A l'histoire de la
Sicile. C'est ce qui justifie la parution de la chronique dans la monumentale collection de textes
réalisée par l'Institut d'études byzantines et néo-helléniques de Palerme.

H.M.

Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV el XV Josephi Valentini labore reperta et transcripta ac
typis mandate. Pars tertia saeculi XV Scanderbegianam periodum complectens, tomus
XXI et XXII. Trofenik, Milnchen, 1975, VIII, 323 + VIII, 361 p.

Cette importante collection augmente périodiquement. Les deux volumes en question
comportent : vol. XXI les documents des années 1451-1452 et vol. XXII les années
1453-1454, couvrant, par conséquent la première partie du règne de Georges Castriotis
Scanderbeg. Pour rédition de ces volumes, on a suivi les mèmes principes que pour ceux déjà
parus, les documents s'accompagnant d'index aussi détaillés que variés. Inutile de souliger
encore une fois la portée de ces documents pour l'histoire de l'Albanie et de ses rapports exté-
rieurs : avec Venise, avec ses voisins Slaves et Grecs,.clu continent, avec l'Empire byzantin et
avec les Turcs en plein expansion. S'ils font, en tout premier lieu, jour sur les intérèts politiques
et marchands de Venise, les renseignements de cette nature se combinent parfois avec des
événements éloquents intervenus dans l'histoire des petites gens d'origine albanaise vivant
dans un vaste espace, entre Venise et le Bosphore soldats, marchands, marins ou agents de
liaison.

Le document 5741 du 6 septembre 1451 donne A Scanderbeg répithéte de Magnificus,
généralement attribué aux souverains indépendants. Quant aux noms des localités albanaises
qui reviennent le plus fréquemment dans les documents de répoque, la première place est tenue
par les ports de l'Adriatique et les villes du proche voisinage de la iner, nouveau témoignage de
ce que rinfluence vénitienne ne pouvait s'infiltrer loin dans les terres du continent. Leurs noms,
latins, albanais, 'Wiens ou slaves, sont : ALEXIUM, Lesh, Alessio; ANT IBARUM, Tivari,
Antivari; CATARUM, Kotorrl, Kotor, Cattaro; DRIVASTUM, Drishti, Ardivastro; DYRRHA-
CHIUM, DurrEs, Durazzo, Drad; SCODRA, Shkodra, Scutari; VALONA, Vlore. Les documents
5871 du 27 juillet 1452 et 5967 du 24 avril 1453 mentionnent les Maurovlaques (Maurovalachi,
Morlachi), une population d'origine roumaine vivant aux abords de la baie de Kotor (Cattaro).
En general, c'étaient les ports d'ALESSIUM (Lesh) et de DYRRHACHIUM (Durres) qui assu-
relent les liens avec Scanderbeg, liens qui se traduisaient par certaines taxes que le prince per-
cevait. C'est ce qu'indique le document 5964 du 21 avril 1453, oil il est dit que provisor nosier
non potest solvere Scanderbego et supplere ad alias expensas occurentes. Mais d'une portée excep-
tionnelle se révéle le document 6123 du 6 février 1454, par lequel le Sénat vénitien conseillait
A tous ses représentants de donner leur entier concours A Scanderbeg, menace alors par une
puissante armée turque. Afin de faire face A la terrible poussée turque, Scanderbeg devait
recourir en plus de ses propres forces, A rappui des autres chefs albanais et A l'aide de Venise :
et coadunatts apud se omnibus virtbus nostris, suis, et aliorum dominorum Albaniae, (ut) possit
auctore deo resistere impetui dicti Teucri et future eius furie. Le document 6173 du 5 avril 1454
demandait aux représentants de la République en residence A CATARUM (Kotor) de se rendre
A la rescousse de Scanderbeg et de la cité de DYRRHACHIUM (Durres) : Si Teucri se exten-
derent per Albaniam, debeat ire per Rippartam Albanie, attendendo ad bonam conservattonem illa-
rum terrarum, sicut meltus facere poterit. Cette exhortation était répétée par le document 6182
du 26 avril 1454, sous la forme d'une invite A coopérer avec Scanderbeg : Ad literas autem
Scanderbegi respondeatur in ilia humane et amicabili forma, que videbitur dominio, acceplando
oblationem suam et scribatur omnibus rectoribus Albanie, quod cum ipso Scanderbego amicabiliter
vtvere et vicinare debeant. Donc, de mème que le prince de Moldavie Etienne le Grand (1457
1504), Scanderbeg était considéré un i athlète du Christ * et l'espoir des peuples chrétiens.

H.M.

L'étude de Zeqir Saclikee Sur l'opposition du passé indéfini aoriste en albanais (rédigée
en al banais avec un résumé français dans s Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave filologjiket,
V (1975), p. 51-59, 1' Instant albanologique de Prinina, 1976 mentionnée ci-apres sous la
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forme albanilogjike, 1975) propose une analyse plus approfondie qu'on ne le fait généralement
de l'opposition sémantique propre au systeme des temps de la langue albanaise entre le passé
compose (indéfini) et le passé simple (défini). Insatisfait par la definition traditionnelle des
deux temps le passé compose étant le temps qui se réfère A une action avec des consequences
dans le present, alors que le passé simple, tout au contraire, n'a aucun rapport avec le present ,
definition gut lui semble par trop limitative, Zekir Sadiku entreprend son etude suivant la
méthode distributionnelle. Son critére pour la description du materiel de la langue écrite
<récits et dialogues) est le trait distinctif qui consiste dans la possibilité des temps en question
d'exprimer ou non Faction comme si le locuteur en était le témoin. Or, le passé simple se ca-
racterise par ses possibilités limitées de ne point l'exprimer de cette manière, cependant que dans
le cas du passé compose, ses possibilités sont limitées quand il s'agit de l'exprimer La meme
opposition graduelle se manifeste en ce qui concerne Vaptitude des deux temps A exprimer
l'actualité des résultats dus i des faits passes : beaucoup plus grande au passé compose,
sans qu'elle fasse completement défaut dans le cas du passé simple. Aussi, les faits sont-ils
éloquents, en prouvant que l'albanais ne comporte pas une nette opposition entre le passé compose
et le passé simple. Pour notre part, nous sommes d'avis qu'ils réclament aussi une analyse
plus poussée, s'exerçant sur un corpus de textes aussi riche que possible. Une telle analyse
devra tenir compte, en outre, de la diversité des styles, ainsi que des differences entre la langue
écrite et la langue parlée. Cet élargissement de l'analyse est demandé par la méthode distri-
butionnelle meme, tres utile dans cette sorte d'études.

Toujours sur le verbe porte aussi reticle de W. Fiedler, qui traite du contenu sémantique
de l'infinitif guegue (rédigée en albanais, avec un résumé allemand, Gjurmime albanologjike,
1975, p. 27-49). Le mérite de cette etude reside aussi dans le fait qu'elle offre la premiere
analyse des traits sémantiques de l'infinitif considérés parallelement au subjonctif, dans le
cadre de la linguistique balkanique. En guègue, l'infinitif commit une utilisation bien plus variée
que dans les deux autres langues du sud-est européen qui l'ont conserve (le roumain et le serbo-
croate), et meme par rapport aux langues de l'Europe occidentale qui l'ont conserve. La des-
cription des faits comporte un double aspect, A savoir : l'usage de l'infinitif en guegue et en
tosque d'une part, en guegue et dans les autres langues balkaniques; A ceci s'ajoute l'examen de
l'usage de l'infinitif dans le dialecte guegue actuel par rapport au vieux-guegue, illustré par le
texte de Gjon Buzuku (1555). Cette etude, tout A la fois de dialectologie albanaise (puisque
la question de l'infinitif constitue l'un des traits distinctifs du guegue par rapport au tosque)
et de linguistique balkanique, prouve la vitalité de l'infinitif guègue, dont le système fonction-
nel se recrée et se renouvelle sans cesse depuis le XVI° siècle (Buzuku) A nos jours. Bien que
son etude n'ait pas pour objet d'élucider le probleme de l'infinitif guegue (p. 34), W. Fiedler
raffle, en guise de conclusion, l'hypothese de Gabinskij (p. 47) (ainsi que l'explication tentée
par Kr. Sandfeld), suivant laquelle Vinfinitif serait né de la fusion d'une preposition (me, pa)
avec un nom provenant d'un participe. Pour notre part, nous estimons qu'il faudrait compter
aussi avec une tendance plus générale encore de l'albanais : celle de générer des syntagmes pre-
positionnelles, oil le nom est A l'origine un participe, articulé avec l'articlere ou non articule-
syntagmes dont la valeur sémantique est temporelle. Il y a lieu de mentionner ici la construc-
tion parfaitement omonyme de l'infinitif privatif avec valeur d'anteriorité : pa +participe.
A peu pres inapervue, cette liaison est rapidement pass& en revue par W. Fiedler (p. 44).
La manière encore trop peu connue dont l'albanais forme son infinitif et les besoins auxquels
cet infinitif répond présentent un certain intéret meme pour la linguistique générale.

En ce qui concerne la linguistique balkanique en general, retenons la classification pro-
posée par l'auteur, des langues balkaniques du sud qui ont perdu l'infinitif (grec, bulgare, arou-
main et tosque) et des langues balkaniques du nord qui Pont conserve dans une certaine mesure
(daco-roumain, serbocroate, guegue) (p. 28, 46). Cette classification vient une fois de plus A
l'appui des remarques et des suppositions de Kr. Sandfeld. Ajoutons encore que l'étude de
W. Fiedler offre aussi un aperçu méthodique de la situation dialectale du roumain (relative
A l'infinitif), en délimitant et en précisant le type daco-roumain de l'aroumain et du méglénite
(p. 30). Comme on le volt, il s'agit vraiment d'une etude de dialectologie balkanique it laquelle
il ne manque qu'une carte.

Deux autres etudes portent elles aussi sur la dialectologie de l'albanais; elles sont dues
A Imri Badallaj (qui traite de Quelques particultultés phonétiques du parler de Zhur to, écrite
en albanais avec un résumé français, Gjurmime albanologjike, 1975, p. 61-69) et A Abdullah
Zyberi (notant Quelques observations sur le parler d'Opoja. Morphologie et lexique *, toujours
en albanais avec un résumé en français, Gjurmime albanologjilce, 1975, p. 86-98). Ces deux
etudes présentent un riche materiel, insuffisamment systematise cependant, recueilli dans deux
villages situés dans les environs de Prizren. L'étude d'Abdullah Zyberi ajoute, sur le modèle des
monographies dialectales publiées dans Studime filologjike un tres petit vocabulaire du patois
respec tif.
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Inutile de souligner l'intérét d'une publication consacrée i cette sorte d'études. La revue
de Tirana (Studime filologjike) le prouve MA depuis bon nombre d'années. Le périodique
spécialisé de Pri§tina s'inscrit sur la mane ligne en apportant une contribution précieuse au
domaine concern&

C. V.

F. V. MARES, Die Anftinge des slawischen Schrif Hums und die buzantinisch-griechische Eiteratur,
in Cyrillomethodianum", III, Thessaloniki, 1975.

Die Untersuchungen im Bereich der vergleichenden Literatur werfen ein neues Licht
auf den vieldiskutierten Fragenkomplex der Wechselbeziehungen zwischen den Kulturen
verschiedener europAischer \Talker seit den Altesten Zeiten bis zur Gegenwart. Ausgehend von
fraheren Forschungen von den Studien, in denen er neue Hypothesen aufstellte, erwAhnen
wir jene, die in Byzantinoslavica", Nr. 2/1963, unter dem Titel : Die griechische Sprache
in den Kulturzentren der Tschechei im 11. Jahrhundert erschienen ist bringt der bekannte
tschechische Wissenschaftler diesmal neue Argumente, die die Beziehungen im Stidosten Europas
beleuchten.

In der Untersuchung werden zunAchst die bedeutendsten Momente zur Zeit der Einfillaung
der slawischen Schrift erwithnt. Auf Antrag des Ftirsten Rostislav von GroB-MAhren schickte
der Kaiser Michael III. den byzantinischen Gelehrten Constantin den Philosophen (Kyrill)
und dessen Bruder Methodius in Mission zu den Slawen in Mitteleuropa. Die AnfAnge der
slawischen Schrift fallen in den Zeitabschnitt von 863 bis zum Tode des Methodius im Jahre
885. Von Constantin und Methodius sowie von ihren nAchsten Mitarbeitern und Schtilern aus
der von ihnen gegrUndeten Schule stammt eine anschauliche Zahl wichtiger ebersetzungen und
Originalwerke.

Der Verfasser verfolgt dann die Art, in der sich die byzantinisch-griechische Literatur
in den slawischen Schriften dieser Periode (863-865) widerspiegelt. Aufgrund einer umfassen-
den Bibliographie, in die auch die jtingsten Vertiffentlichungen aufgenommen wurden, stellt
F. V. Mare§ die Texte fest, die aus dem Griechischen tibertragen wurden, u. zw. : 1. die Bibel
(auBer den MakkabAer-Btichern); 2. die byzantinische Liturgie und die Liturgie des Petrus;
3. eine Predigtsammlung; 4. der Nomokanon; 5. Chersones-Legende von der Vberfithrung der
sterblichen Oberreste des Hl. Klemens. Der Verfasser unterzieht die aus dem Griechischen
tibersetzten Texte einer eingehenden Analyse und kommt zur Ansicht, daB die Liturgie
des Petrus eine Mischung zwischen dem rtimischen und byzantinischen Kanon ist. Anhand der
kiewer BlAtter weiB man, daB es auch lpbersetzungen aus dem Lateinischen gibt. Mare§ macht
den griechischen Slawisten den Vorschlag, gleichzeitig mit jenen auch diese Texte zu untersu-
chen, davon einige bisher als slawische Originate betrachtet wurden. Der Ritus beim Tode des
Methodius llifit auf die Einfltisse schlieBen, die in diesen Schriften erkennbar sind : er setzte sich
aus lateinischen, byzantinischen und slawischen Ritualelementen zusammen.

Was die Predigtsammlung betrifft, so bestAtigt F. V. Mare§, daB die Predigten Ober-
setzungen von Glagolitica Clotianus sind und zwar aus Johannes Chrisostomos, Athanasios der
GroBe und St. Epiphanies. Er ist der Meinung, dal3 einige der im Kodex Suprasliensis auf-
genommenen Predigten Originate aus GroB-Mtihren sind.

AuBer aus dem Griechischen hat man in jener Periode auch aus dem Lateinischen
tibersetzt. Aus dem Althochdeutschen wurde eine Beichtformel tibertragen.

Die Studie von F. V. Mares weist darauf hin, dal) Constantin und Methodius eine christ-
liche Kultur mit eigener Sprache und eigenem Alphabet unter den MAhren verbreiteten, . die
sich aber auf eine breite griechisch-byzantinische Unterstruktur mit Varianten und Bereicherun-
gen verschiedener Herkunft stiitzen sollte.

P.M.

SNEJINA NIKOLOVA, Ion Luca Cara giale (A l'occasion du 125ème anniversaire de sa naissance),
Literaturna MisAl", 1977, no 2, p. 54-67

Snejina Nikolova, de l'Institut de littérature de l'Acadérnie bulgare, vient de publier
une ample et fort compétente étude sur la personnalité et Neuvre de l'écrivain roumain. Appu.
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yant sur les idées, les thémes et les personnages du thatre de Caragiale, autant que sur sa prose,
l'auteur s'en tient constamment à l'image synthétique de cette ceuvre, qui est une caricature
poussée jusqu'i l'absurde des vices et de Piniquité de la société botuleoise.

L'ceuvre de Caragiale est bien connue en Bulgarie; on la traduit et on la représente sur
les sanes de thélitre depuis 1911. Plus que d'auffes écrivains roumains, C.aragiale a toujours
joui d'une large popularité et d'une fine comprehension de la part du public bulgare. C'est donc
it des lecteurs avertis que s'adresse Particle de Snejina Nikolova qui a procédé justement en
écartant toute information biographique superfine. Il en résulte une analyse littéraire vraiment
originale par les interprétations qu'elle propose et par les généralisations qu'elle cherche
établir.

E.S.

TITOS II. 110XAAAS, '0 rediprog Ketarpt.d.vrqq-Exev-reptsné/g el.; sip veoeXXvivocip Icrso-
ptoypacpEctv xzL Xoyosexviecv (Georg Kastriota-Skanderbeg in der neugriechischen
Geschichtsschreibung und Literatur), OecracaovExil, 1975, (18puiscc g.eXe-rcliv Xepcsovirou
-co"6 Aux), 151)

Die 500. Wiederkehr des Todestages des albanischen Staatsgriinders Skanderbeg,
dessen historische Figur entscheidend durch die Biographie des albanischen Humanisten Marinus
l3arletius gepriigt wurde, hat mehrere wissenschaftliche Konferenzen und eine Vielzahl von
Publikationen ausgelöst. An diesen hatte auch die Litemturgeschichte ihren Anteil, da die
Gestalt Skanderbegs schon zu Lebzeiten in verschiedenen Sprachen zum poetischen Sujet
wurde, wobei die durch Barletius an die Hand gegebenen Fakten die materielle Grundlage bilde-
ten. Fiir Griechenland hat Jochalas diesen literarischen Niederschlag zum ersten Male voll-
stiindig aufgearbeitet ; bezeichnenderweise geh6ren alle notierten Werke dem 19. Jahrhundert zu.

Es handelt sich zuniichst um sechs Biographien. Die erste erschien anonym in Moskau
im Jahre 1812; es handelt sich um eine freie ebersetzung der auf Barletius gegriindeten
Schrift von P. Duponcet, Hisloire de Scanderbeg Roy d'Albanie (Paris, 1709), die ihrerseits
ins Russische, Rumlinische und Italienische fibertragen wurde. Die zweite Biographie schrieb
N. Dragumis (gedruckt Athen, 1861) auf der Grundlage von Paganel, Histoire de Scanderbeg
(Paris, 1855) ; sie iibte groBe Wirkung, da sie Skanderbeg als den letzten Heros des alten und
den ersten Heiden des neueun Griechenlands darstellte. Entsprechend enffachte sich eine
lebhafte literarische Fehde, als Konstantin Paparrigopulos in der Zeitung TerrEot vom 4. Januar
1876 eine Biographie vertiffentlichte, in der er Skanderbeg mit der Chronik des Spandugino
(16. Jahrhundert) als Slawen bezeichnete. Als vierte ist die anonyme `Icrropia Exev8épfirt)
zu nennen, die 1880 in der Zeitung epcovii rijg 'AXflecvIccç erschien ; sie war Jocholas jedoch nur
unvollstandig zuglinglich. Die Milne Biographie verliffentlichte 1895 die Triester Zeitung Nice
`11p4pcc; es ist eine Zusammenfassung der Historischen Studte von J. Pisko, Scanderbeg
(Wien, 1894). SchlieBlich gab 1904 I. Ikomopulos einen Auszug aus der Dragutnis-Biographie.
Ein Stemma" aller dieser Lebensbeschreibungen findet sich bei Jochalas S. 62.

Völlig tinbekannt blieb die Gestalt Skanderbeg,s, so zeigt das zweite Kapitel von Jo-
chalas' Buch, der griechischen Volksdichtung, ebenso wie tibrigens auch der albanischen und der
italoalbanischen.

Aus der schiinen Literatur sind zwei Tragödien zu nennen. Die erste schrieb auf der
Grundlage der Moskauer Biographie I. Zampelios aus Leukas im Jahre 1818 (gedruckt Korfu,
1830). Die zweite verfallte A. Antoniadis 1889; stofflich von Dragumis abhängig, stellte er
Skanderbeg als grilkoalbanischen Epiroten dar in einer Zeit, in welcher Epirus um die Befreiung
von der Tiirkenherrschaft kiimpfte. In diese Nithe gehören weiter das Gedicht '0 Mr.ev8ipl3e/g
von I Kamsutsas (1835, bei Jochalas nachgedruckt) und die Verse von A. Dandolos, Mt.ci cpcovii

Kacrrpufm (1854, bei Jochalas nachgedruckt). Nach einer Bearbeitung der Moskauer
Biographie verfaBte Grigorios Stavridis (Prli6ev) aus Ochrid sein Skanderbeg-Epos von 3 792
Fiinfzehnsilbern. Schlialich sind zwei Prosaarbeiten zu nennen : V. Disraeli, The Rise of Iskan-
der (London, 1870/71), wurde von P. Lakiotis ilbersetzt (Petras, 1880) ; eine Novelle, 'H eix6vcc
(Das Bild, nämlich Skanderbegs) betitelt, veröffentlichte K. Krystallis, 1893, in der Zeitung
'AxpernoXig.

Skanderbeg, wenn nicht ein Grieche, so doch Trager des griechischen Namens KacrrpidiT-%
ein Christ und erfolgreicher Kiimpfer filir das Christentum gegen die Ttirken, konnte zur Symbol-
figur in den hellenischen Befreiungskiimpfen des 19. Jahrhunderts werden.
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In einer eindrucksvollen Tabelle stellt Jochalas S. 143 f. die Erscheinungsdaten der
behandelten Literaturwerke den entsprechenden historischen Daten gegentiber. Sein Werk,
das mit aller Akribie gearbeitet ist, besitzt somit fiir Literatur-, Ideologie- und politische
Geschichte gleichermaflen Bedeutung.

hm.

NADEJDA DANOVA, La Géographie contemporaine de Gr. Konstandas et D. Philipptdes et
les Bulgares, dans o ttudes balkaniques *, no. 4, 1975, P. 56-74

L'un des plus représentatifs ouvrages des Lurnieres * grecques dont nous connaissions
la portée sur le plan idéologique et culturel, grAce aux etudes de Constantin Th. Dimaras et

l'édition de Catherine Koumarianou, vient d'etre analyse par N. Danova, pour son echo
dans la culture bulgare.

Dans cet écrit qui fut cono en prenant pour modeles des ouvrages français con-
temporains, inais aussi le texte si répandu de la Géographie du Métropolite Mélétios d'Athenes,
l'auteur surprend les idées qui préparerent 1789 * et certains principes de la France révo-
lutionnaire, temoignant de la position hardie de Konstandas et de Philippides. Mais ce qui
rend selon N. Danova cet ouvrage particulièrement interessant pour les Bulgares, c'est
la méthode empirique employee. En complétant les sources européennes et antiques utilisée-s
par des observations personnelles, les auteurs de la géographie moderne fournissent des ren-
seignements précieux sur la Bulgarie et les Bulgares, ce qui pour l'époque constituait une veri-
table innovation. Si Mélétios s'était borne à donner des details surtout pour l'Antiquité et
le Moyen Age, cette nouvelle géographie nous offre une image vivante de l'époque contem-
poraine, ajoutant aux données géographiques une riche information sur les problemes vitaux
de la vie sociale de l'époque. 11 nous suffit de mentionner pour en souligner l'importance
que ce texte reflete les opinions socio-politiques des auteurs, leur attitude vis-à-vis de l'Eglise
et de la formation d'une conscience nationale néo-grecque, ainsi que des autres ethnies balkani-
ques, pour comprendre sa valeur documentaire aujourd'hui et son message social-politique
jadis.

En procédant A une comparaison minutieuse de la Géographie moderne avec celle de
Mélétios, Nadia Danova constate une mutation idéologique essentielle caractérisant la vie
spirituelle de toute la zone balkanique. En effet, à l'o humanisme religieux représenté par le
Métropolite d'Athenes, qui trahissait l'optique médievale du prélat, s'oppose la pensée laique
de Konstandas et de Philippides, affranchis de l'idée dominante de communauté religieuse qui
avait marque le monde ballcanique pendant la Turcocratie. Cette profonde Usnsformation
de mentalité correspondant à l'éclosion de la conscience nationale moderne a eu pour consé-
quencesainsi que le remarque l'auteurd'une part. une maniere nouvelle d'envisager son
propre peuple, son passé historique, ses traditions culturelles et sa vie économique, politique
et culturelle contemporaine * et d'autre part une différenciation des autres peuples appartenant
A la meme confession et qui, en vertu des mettles indices, constituent des communautés it part it.

Comment ne pas remarquer aussi les progres de l'objectivité scientifique, de l'intellec-
tualité dirions-nous, dont font preuve ces deux auteurs grecs de la fin du XVIII-e siècle. LA
ob l'on s'attendrait 11 un patriotisme aveugle, destine A servir uniquement la cause hellenique,
nous trouvons, au contraire, une large et chaleureuse comprehension pour les Bulgares et les
autres peuples balkaniques, un respect de leurs traditions culturelles et de leurs frontieres ethni-
ques qui leur font honneur. Il s'agit d'ailleurs d'une attitude commune A d'autres érudits grecs
aussi ainsi que le note N. Danova tels que I. Moesiodax, D. Katardzis, Rigas Velestinlis,
Anthime Gazis, Athanase Stagyrites, K. Koumas, etc.

Nous serions tentés d'insister encore sur les riches conclusions que suggere ce texte
Nadia Danova, tellement elles sont significatives pour l'histoire des mentalités balkaniques
dans leur ensemble. Détachement progressif de la tradition byzantine orthodoxe, formation
d'une conscience nationale, emploi de la langue populaire vivante, autant de motifs pour effa-
roucher les contemporains enclins au conservatisme et un public insuffisamment prepare it

accepter les idées audacieuses qui s'en détachent. Mais en meme temps, admirable exemple
des progres idéologiques qui allaient contribuer à rompre ave,c le modele Modal, marquant
aussi un tournant important dans l'enseignement balkanique.

Nous nous étonnons avec l'auteur de l'absence d'un pareil livre dans les bibliothe-
ques roumaines, surtout que cet ouvrage fut conçu et probablement rédige pendant le long
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séjour de Konstandas et de Philippides dans les Principautés. Mais n'oublions pas que Phi-
lippides préparait à cette époque ses deux fameux livres L'Histoire de la Roumanie et La
Géographie de la Roumanie qui allaient trouver un écho des plus prolongés dans la culture
roumaine, attirant meme pour son auteur de graves accusations au sujet de cet attachement
pour sa nouvelle patrie. Or ces deux écrits demontrent du Oa roumain ce que l'analyse
pertinente et subtile de Nadia Danova a prouvé pour l'écho de la géog,raphie moderne dans la
culture bulgare. De quoi devenir tres optimiste sur ce que de pennies enquetes peuvent
offrir pour le chercheur de cette passionnante histoire des idées sud-est europeennes, meme si,
au premier abord, il ne s'agit que d'une comparaison de deux geographies grecques des siècles
passes.

C.P.-D.

MANIO STOJANOV, Die ersten ebersetzungen aus dem Deutschen in Bulgarien, dans Zeit-
schrift fiir Slawistik XIX, 1974, Heft 6, Berlin, p. 747-764

Une fois de plus nous constatons que la question des traductions, dans la culture des
peuples sud-est européens, ne peut etre envisagée que pour l'ensemble de cette zone, puisque
Bulgares, Roumains et Grecs avaient passé à differente moments par les memes lectures
de la littérature européenne.

Cet érudit article de Manio Stojanov, qui offre un tableau complet des traductions
bulgares de l'allemand, en les groupant dans trois categories (belles-lettres, écrits pédagogiques
et populaires), fait de frequentes allusions à cette parenté des traduetions balkaniques, ou
pour employer ses propres mots, au s parallélisme littéraire balkanique *. Tel roman de Christof
von Schmid, qu'on lisait à Bucarest, en grec, dans la IV-e décennie du XIX-e siècle, est traduit
en bulgare à plusieurs reprises, entre 1844-1870, cet auteur étant également représenté par
d'autres traductions que Petkov Slavejkov avait faites toujours du grec. Hans Trautzschen,
qui avait été traduit par les Grecs, les Serbes et les Roumains, est traduit en bulgare (par
l'intermédiaire du grec), par Anastas Kipilovski et Zahari Simeonov. P. Slavejkov imprimait

Bucarest, en 1852, une traduction bulgare de Goethe, employant un intermédiaire russe,
tandis qu'en 1855, il publiait en bulgare une poésie de Salomon Gessner traduite du grec. En
1866, il utilisait une version russe, due à N. A. Dobroliubov, pour traduire des vers de Heine.
Citons aussi une comedie d'August von Kotzebue, qui parut à Braila, en 1871, directement tra-
duite de l'allemand en bulgare par Pavel Ikonomov. A Brasov, paraissait une année apres le
célebre Abécédaire de P. Béron, une traduction bulgare des histoires de l'Ancien et du Nou-
veau Testament de Johann Hilbner, que At. Kipilovski avait faite d'apres un intermédiaire
russe, tout en connaissant ainsi que le pense M. Stojanov la version grecque de ce livre,
datant de 1775. Enfin, la méthode des pedagogues H. G. 011endorf et Franz Ahn, si repandue
dans les écoles roumaines au XIX-e siècle, fut également adapt& pour l'enseignement bulgare
d'apres une version grecque et servit de modele à plusieurs manuels bulgares parus entre 1864
1866 à. Braila, Vienne, Bolgrad et Bucarest.

Mais là ne s'arretent pas les riches données de cet article, qui passe en revue non seule-
ment les livres, mais aussi la presse bulgare de cette période et la manière dont s'y refletent
les traductions de l'allemand. Si leur nombre est réduit, par rapport aux traductions bulgares
de la littérature grecque, russe, francaise et mama anglaise et américaine c'est que l'orien-
tation politique et culturelle des intellectuels bulgares, à l'époque de leur Renaissance, les
rapprochait moins de l'Autriche et de l'Allemagne, mais plutat de la Russie, de la Serbie, de la
Roumanie et de la Grace, ainsi que de la France républicaine. Lorsqu'ils se sont dirigés vera
les écrivains allemands, c'est sur ceux qu'animaient des principes progressistes et démocratiques
que se portait leur choix, comme par exemple Schiller et Heine.

Retenons aussi un trait qu'Afrodita Alexeeva nous avait déjà signalé pour les manuels
bulgares tradults du grec : l'adaptation du texte traduit à l'atmosphere du pays, par la s bul-
garisation des noms et des lieux, ainsi que par une certaine liberté de la traduction destinée

mieux servir la culture nationale. Li aussi, l'auteur de cet intéressant article constate que
nous sommes devant un phénomene qui n'est pas spécifique uniquement It la culture bulgare,
mais à celle des autres peuples sud-est européens également.
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Prezente musulmane in Romania (Présences musulmanes en Roumanie), avec une Préface de
Iacoub alehmet, le mufti du culte musulman en R. S. de Roumanie ; illustrations et
présentation graphique : Ion Miclea ; texte : Radu Florescu. Editions Meridiane s,
Bucarest, 1976

Entralnées dans l'impression de précieux ouvrages d'art et d'histoire de l'art, les Editions
Meridiane de Bucarest nous offrent cette fois, sous le titre Présences musulmanes en Rou-

manie o, une intéressante synthése des monuments les plus représentatifs de l'architectnre
lalque et religieuse, des objets d'art, des rnanuscrits, des monuments funéraires appartenant aux
musulmans du territoire roumain. Ces témoignages des liens plusieurs fois séculaires des Roumains
avec les populations musulmanes sont attestés par des créations autochtones ou d'importation,
que l'ouvrage susmentionné présente dans d'excellentes conditions graphiques.

Après la Préface du mufti Iacoub Mehmet, avec ses références A la vie religieuse musul-
mane, existante, de nos joun comme par le passé, en Roumanie, l'historien Radu Florescu
entreprend de brosser l'image des relations traditionnelles, et qui remontent bien loin dans le
temps, de notre pays avec le Proche-Orient. Cette image met en lumière les principales étapes
des rapports de ces deux mondes, jalonnées par des monuments dont les plus importants figxnent
reproduits dans notre volume. Les traits caractéristiques et la signification de ces monuments,
de meme que l'influence qu'ils ont exercée sur le goat et l'activité artisanale roumaine, surtout
en Dobroudja, sont mis en lumiére comme il convient.

Grace au climat de compléte liberté religieuse dont bénéficie la Roumanie, le culte musul-
man jouit de tous les droits, y compris celui de garder intacte sa profession de foi, ainsi que
ses us et coutumes, de se servir de l'arabe ou du turc pour ses livres et ses offices religieux,
etc. La forte majorité des fidéles musulmans de Roumanie se compose de citoyens d'origine
turque, tatare ou albanaise, fixés notamment dans les villes et les villages des départements
de Constants et de Tulcea, ainsi qu'A Bucarest. Pour ce qui est de la population d'origine
turque et tatare, vivant dans le culte musulman, sa présence dans le territoire roumain remonte
aux XIV ° XVe siècles ; elle coincide avec les progrès des Ottomans dans les zones limitrophes
du Danube et leur entrée en Dobroudja. Quant à la population d'origine alhanaise, son rayonne-
ment en Rournanie s'est fait par étapes, surtout A partir de la seconde moitié du XIX ° siècle.
On constate l'apparition d'une vie religieuse musulmane organisée depuis la seconde moitié
du XVI° siècle, attestée par des monuments historiques et des monuments d'art, dont la mos-
quée de Ghazi Ali Pacha de Babadag, batie en 1522, peut servir d'exemple. Entre autres
monuments d'art religieux présentés par cet ouvrage, il convient aussi de mentionner les mos-
quées d'Esmachan Sultan de Mangalia, datée de l'an 1590; celle d'Amzacea construite en 1675
ou encore les mosquées de Constantza (Hunchiar et Anadolchioi, édifiées la première en 1861
et la deuxième en 1870). Le plus récent de ces édifices religieux est la mosquée de Bucarest,
sise dans des quartiers modernes de la capitale et achevée en 1960.

II nous faut souligner la qualité exceptionnelle des illustrations du véritable artiste
qu'est Ion Miclea. Notons en ce sens les photos en couleurs du plafond à e gabek s de la mosquée
de Ghazi AH Pacha ou le tapis à prière du XVIII° siècle, appartenant aux collections d'art
oriental du Musée de Babadag, la vaisselle en terre cuite et celle en cuivre damassé (également
du XVIII siècle), l'intérieur si beau de la mosquée de HIrsova (bAtie en 1832) ou celui de la
grande Mosquée de Constantza objets des fréquentes visites des touristes roumains et Oran-
gers du littoral de la mer Noire Très intéressantes aussi les reproductions d'aprés les pierres
tombales du cimetière musulman voisin de la mosquée d'Esmachan Sultan. Pour ce qui est
des arts mineurs, mentionnons la boucle de ceinture persane du XVIII siècle, à laquelle il con-
viendrait d'ajouter aussi plusieurs pièces précieuses du Musée d'art oriental Marcu Beza de
Bucarest.

Qu'il nous soit permis de remarquer qu'il aurait peut-ètre fallu accorder plus d'attention
aux monuments d'architecture militaire, de mame qu'A certains batiments civils, du meme type
que la maison Panaghia, ainsi qu'A la description de la tombe du XVII ° siècle, située dans la
cour de la mosquée de Babadag et abritant les dépouilles mortelles du général turc Ghazi Ah
Pacha, car il s'agit d'un monument tardif de type tfirbe D'autre part, si les reproductions
des diverses éditions du Coran nous semblent utiles, nous ne saurons nous empècher de penser
qu'il aurait mieux valu de choisir des éditions plus anciennes, conservées dans les différentes
bibliothèques du pays ou à la bibliothèque de la mosquée bucarestoise.

En ce qui concerne la présentation historique et la mise en lumiére des traits spécifiques
de la culture musulmane, certaines réflexions de l'historien Radu Florescu nous semblent par-
ticuliérement intéressantes. Citons, par exemple, son point de vue relatif aux e monuments
d'architecture édifiés par des maltres d'eeuvre indigènes, qui, d'une caté, présentent des simili-
tudes importantes avec les monuments d'Istanbul, reflétant les courants artistiques et les
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influences qul se sont tallies une place dans la vie de l'ex-capitale de l'Empire ottoman, d'un
autre caté, des motifs et d'éléments architectoniques et décoratifs releves chez eux se retrouvent
dans les monurnents balkaniques de la période ottomane. De là se dégage un probleme
intéressant, encore insuffisamment Undid, a savoir celui du substratum balkanique de la cul-
ture et de l'art ottoman, ainsi que ces liens entre les traditions balkaniques avec celles ana-
toliennes * (p. 8). Entin, nous prenons la liberté de citer encore les lignes suivantes de la breve
etude signée par Radu Florescu, portant sur l'influence exercée par l'art musulman sur l'art
roumain Depuis une centaine d'années, la Roumanie n'a plus pour voisin aucun pays musul-
man. Mais des temps du siècle moyen, alors que l'Empire ottoman avait encore une frontiere
comn.une avec les pays roumains, quelques elements de culture et d'art musulman ont pénétré
la culture et l'art des Roumains, en leur apportant quelque chose du charme et du pittoresque
typiquement oriental : la vivacité de la couleur, la finesse et la délicatesse de la forme, le
raffinement de la parure, la virtuosité technique. Ces qualités, assimilées de manière créatrice,
ont confére une empreinte caractéristique à l'art roumain qui populaire ou courtoise reste
classique dans ses lignes de force, mats s'écarte de la rigueur de cette catégorie stylistique l'adou-
cissant grace à la fantaisie et it la subtile vibration empruntées de l'Orient s (p. 12).

Bien qu'il s'agisse d'un ouvrage destine au grand public, visant à faire connaltre les monu-
ments et les pieces d'art musulmans trouvés en territoire roumain, il n'est pas moins vral qu'il
peut aussi servir fort utilement les spécialistes de l'histoire de l'art et du sud-est européen, grace
a la richesse de ses reproductions. D'autre part, tout en valorisant comme il convient des
monuments assez peu connus, il souligne les interferences manifestes chez les edifices moyen-
ageux du perimatre de la péninsule Balkanique.

Une derniere remarque également à l'honneur de eet ouvrage. C'est un livre accessible
it un public tres large, du fait que tous les textes sont rédigés en roumain, anglais et arabe. Ce
detail, ajouté aux conditions graphiques excellentes déja relevées par nous, lui assure une place
de choix parmi les meilleurs ouvrages du genre.

G.M.

Byzantion, Revue Internationale des nudes Byzantines. Index. Tomes 1(1924) XXX(1960),
par Blanche Lagarde, Bruxelles, 1975, 240 p.

Depuis longtemps prepare, cet index qui depouille les trente premiers volumes de la
revue Byzantion, c'est à dire parus dans la période 1924 1960, a été imprin.é dans des buts
utilitalres et pour mieux feter le cinquantleme anniversaire de la dite revue.

Fondée en 1924 par P. Graindor et H. Gregoire, Byzantion a réussi, grace it la tenacité
de H. Gregoire, de continuer son existence meme dans les circonstances difficiles de la seconde
guerre mondiale, qui ont impose le transfert temporaire de la redaction en Amérique. La regularité
de sa parution, ainsi que le grand nombre de collaborations internationales, nous font mieux
comprendre pourquoi cette revue est devenue selon les dires de P. Orgels dans la Preface
de cet index e une de nos sources d'information les plus riches en ce qui concerne non seule-
ment l'Empire gree du moyen (ige, mais encore ce vaste monde para-byzantin qui en est, en
quelque soyte, le prolongement et dont l'étude constitue désormais une des parties les plus
vivantes et les plus attachantes de notre discipline * (p. 5).

Suit une courte introduction oh Male I.agarde rappelle sa méthode de travail. En vérité,
son Index est double, car il comprend un index des auteurs et un index analytique, tous les
deux dresses par ordre alphabétique.

Pour ce qui est de l'index des auteurs (p, 9-134), le dossier bibliographique de chaque
auteur est présenté sous les rubriques suivantes : (1) articles (o0 sont enregistrés aussi les bulletins
ou les chroniques signés par l'auteur en cause dans Byzanlion), (2) comptes rendus (faits par le
meme auteur pour les etudes ou les ouvrages non publiés dans Byzantion), (3) ouvrages recensés
(c'est-a-dire d'autres travaux du meme auteur, non publiés dans Byzantion, mais gut ont fait
l'objet d'un compte rendu dans les pages de cette revue), et (4) traductions (d'articles &rangers,
dues au mame auteur et publiés dans Byzanlion). En fait, les noms des auteurs qui figurent
avec toutes les quatre categories de travaux sont bien rares (comme par exemple Roger Goos-
sens, Henri Gregoire et Michel Laskaris).

En feuilletant la liste de cet index des auteurs on pent déceler, à cate d'une large colla-
boration internationale, les branches les plus importantes qui ont trouvé leur place dans Byzan-
lion, l'art (par les noms de J. Ebersolt, Ch. Delvoye, A. Grabar, P. Henry, G.
Millet, A. Orlandos, G. A. Soteriou, Jos. Strzygowski, K. Weitzrnann), le droit (P. Collinet),
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la philologie (D. C. Hesseling, H. Pernot), la numismatique (G. Gerola, T. Bertele, N. A
MuAmov), la musicologie (A. Gaston& C. Hoeg, E. Wellesz), ainsi que les Uncles orientales
(N. Adontz, M. Canard, Cl. Cahen, P. Peeters, P. Wittek), la plus grande place étant naturelle-
ment réservée aux autres domaines de l'histoire (A. Andréadès, N. BAnescu, G. BrAtianu,
L. Bréhier, R. Browning, G. Buckler, P. Charanis, N. A. Constantinescu, E. Dark6, Ch.
Diehl, F. Diilger, I. Duj&v, F. Dvornik, Jules Gay, E. Gerland, H. Glykatzi (Ahrweiler),
P. Goubert, J. Gouillard, H. Gregoire, R. Guilland, A. Guillou, O. Halecki, E. Honigmann,
N. lorga, M. Jugie, M. Laskaris, V. Laurent, P. Lemerle, C. Marinescu, J. Meyendorff, Gy.
Moravcsik, V. MoAin, L. Oeconomos, G. Ostrogorskij, G. Rouillard, I. Sevdenko, A. Soloviev,
P. Topping, V. Valdenberg, A. A. Vasiliev, G. Vernadskij comme on peut voir, nous avons
suivi nous aussi l'ordre alphabétique des noms). Parmi ces domaines, l'hagiographie a été
illustrée par G. da Costa-Louillet, H. Delehaye, F. Halkin.

On doit remarquer le fait que les autres revues de byzantinologie comme *Byzanti-
nische Zeitschrift s, Revue des etudes byzantines s, * Vizantijskij Vremennik * ou les publi-
cations collectives (par exemple les divers volumes de Melanges * présentés dans Byzantion),
sont classées par ordre alphabétique elles aussi (d'apres le premier mot de leur titre).

Bien saisissable pour les domaines de l'histoire, la presence roumaine dans les pages de
Byzantton peut aussi 6tre mise en evidence par les noms de G. Bals et I. D. tefAnescu pour
l'art, t. Berechet et C. A. Spulber pour le droit, Tb. Capidan et surtout V. Grecu pour la
philologie et l'histoire littéraire. 11 y a eu meme des périodiques parus en Roumanie (comme
*Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice * ou *Revue historique du Sud-est européen *)
qui ont attire l'attention des éditeurs de Byzantion.

Un vif intérét éveille aussi l'index analytique (p. 135-240), oÙ sont enregistrees par
ordre alphabétique les vedettes (qui, dans leur écrasante majorité représentent des noms de
lieux ou de personnes), ainsi que les noms communs qui représentent des notions puisées ou
'lees aux différents domaines de la vie byzantine et post-byzantine (par exemple apographeus,
croix, croisade, écriture, exkousseia, iconographie, logothète, sticherarion, vizir, etc.).

Le renvoi bibliographique d'une revue suppose, ordinairement, une double indication
du tome, ainsi que de Vann& ob le tome respectif est paru. Il nous semble toutefois bien raison-
nable que l'Index de B. Lagarde utilise seulement l'indication du tome, car ce livre constitue
tout entier un renvoi bibliographique. En cette occurrence, la double indication ton-Ie/année
serait devenue fatigante et aurait inutilement surcharg6 l'Index, surtout si l'on tient compte
que Byzantion n'a pas garde une étroite correspondance entre le tome et l'année, du moins A
ses débuts. Mais nous croyons qu'une simple liste avec cette double indication, c'est-A-dire
en commençant avec le vol. 1/1924 et en finissant avec le vol. XXX/1960 n'était pas superflue
quelque part dans le livre.

L'impression du texte est exc.11ente. Quelques coquilles peuvent étre signalées seulement
si on les cherche A la loupe (par exemple A la p. 33 on trouve 6 Cumoni * au lieu de 4 Cumont *,
A la p. 78 EoViSct et 'ExiOzTox pour Eoutga. et 'Ercf9c-ccc, A la p. 81 Bpaxecc Epovtx& au lieu de
Bpccxia Xpovixri, ainsi qu'it la p. 96, oil la forme Oribasiusbersetzungen doit etre lue OH-
basiustibersetzungen I.

En attendant la continuation de cet Index, nous souhaitons que l'oeuvre pleine de
patiente minutie de B. Lagarde pousse d'autres revues de s'engager sur une vole similaire.
Get instrument de travail de haute qualité peut en servir d'exemple.

T. T.
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