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Etudes byzantines

AGAPETUS EAST AND WEST: THE FATE OF A BYZANTINE
"MIRROR OF PRINCES"*

IHOR gEk'ENKO
(Dumbarton Oaks)

In 1711, AnseImo Banduri published his I mperium Orientale. Along
with several Byzantine works of prime importance, this book included a
minor piece : the seventy-two Hortatory Chapters by Agapetus with a
Latin translation. Banduri's text was repeatedly reprinted, and it is still
the standard edition of the Chapters. About their author, Banduri had
this to say :

Now, concerning Agapetus, the author of the present small book, who claims to
have been deacon of the Most Holy Great Church of God, that is, of Saint Sophia, and
who, judging by his manner of speech and style, was a Greek, I have nothing to
report.2

Today, two hundred and sixty-seven years later, we have even
less to say about Agapetus as a person. The study of the manuscripts of
the Chapters which was carried out at the beginning of this century
revealed that the designation of Agapetus as Deacon of the Great Church

* In a slightly shorter form, this paper was originally delivered at the First Confe-
rence of l'olish and American Historians held at Niebor6w (Poland) in May of 1974.

For basic bibliography on Agapetus, and the analysis of his Hortatory Chapters,
cf. Thor SevC'enko, "A Neglected Byzantine Source of Muscovite Political Ideology", Harvard
Slavic Studies, 2 (1951), 141-79 (this was reprinted in M. Cherniavsky, ed., The Structure
of Russian History... [New York, 1970], pp. 80-107), and Patrick Henry, "A Mirror for
Justinian : the Ekthesis of Agapetus Diaconus," Greek, Roman and Byzantine Studies, 8 (1967),
281-308. To the bibliographical references contained in these two articles, add D. Downey,
Constantinople in the Age of Justinian (Norman, Okla/ioma, 1960), pp. 49-52; B. Rubin,
Das Zeitalter Justinians, I (Berlin, 1960), pp. 171. 427-29; Ihor Seveenko, "On Some Sour-
ces of Prince Svjatoslav's lzborruk of the Year 1076," Orbis Scriptus, Festschrift fur Dmitrij
Tschffewskij zum 70. Geburtstag (Munich, 1966), pp. 723-738; F. Dvornik, Early Christian
and Byzantine Political Philosophy: Origins and Background, II (Washington, 1966), esp. pp.
712 15 ; Repertorium Forth= Htstortae Medii Acvi, II (1967), p. 141; G. Downey, Justinian
and the Imperial Office [= Lectures in Memory of Louise Taft Semple, Second Series] (Cincin-
nati, 1968), esp. pp. 12-16; W. D Schmitt in Studta Byzaritina, 2 (1973), 17 and 23; R.
Romano, "Un' medita parafrasi metabizantina della Scheda regia di Agapeto Diacono," Atli
dell' Accadernia Pontaniana, Nuova Serie, 22 (1973), 1-15 (with bibliography); Ihor SevZenko,
LjubomudriBij Kyr" Agapit Diakon : On a Kiev Edition of a Byzantine Mirror of Princes,
Supplement to Recen zija, Vol. V, No. 1 (Fall-Winter 1974) (several parts of this essay are
reproduced in the present article); cf. also zdem, ibidern, Vol. V, No. 2 (Spring-Summer,.
1975), 57.

2 Anselmus Banduri, Imperium Orientate..., I (1711), p. iv (Pracfalio): De Agapeto
autem huius libelli auctorc, qui se Sanclissimac Dei Magnae Ecclesiac, hoc est, Sanctae Sophiae,
Ditzeonum pro fitetur, el quern oratio et stylus Graecurn fuisse arguunt non est quod &cam.
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4 SHOR SEVCENCO 2

of Saint Sophia occurs only in one branch of the tradition 3. Thus, the
link between Agapetus and Saint Sophia, may be the reflection of a
later conjecture, rather than of the original circumstance.

We are thus left with the acrostic we find woven into the Chapters
for information on our author. A reliable source of information, since
it is so entwined with the body of the work itself, that it cannot be a
later addition, it states that Agapetus was a Deacon and that the person
addressed was an emperor by the name of Justinian 4. That this emperor
was the great Justinian (527-565), rather than Justinian II (685-695;
705-711), can be gathered from chapters seventeen and thirty-four,
both of which imply that the emperor being addressed reached the
pinnacle of power only after holding other offices. This was precisely the
case of Justinian I, whereas Justinian II was born to the purple and
was crowned emperor at the age of sixteen, perhaps even fourteen, in
685 at the latest 5.

Even with the identity of the emperor thus settled, doubt might
arise as to the epoch in which Agapetus lived, since all of the numerous
manuscripts of the Chapters close to ninety of them were listed in
1906, but their n.umber is close to one hundred are late in date, most
of them belonging to the fifteenth, sixteenth and eighteenth centuries6.

3 A. Bellomo, Agapeto diacono e la sua Scheda Regia (Bari, 1906), esp. pp 10-41 (locu-
tion of Saint Sophia only in "Category HT" of manuscripts). Bellomo's book should be read
along with the devastating review by K. Prachter, Byzantinische Zeitschril 1, 17 (1908), 152-64,
who calls our author Deutobold Mystifizinski (p. 162).

4 Cf., e.g., the title of Palatinu.s Graecus 228, fol. 261t : To therotahl kai easebestaf
basilei hèmön Ioustinianò Aya petos elachistos diakonos.

5 Cf. Agapetus 34, translated by James White (1564) [this translation will be used
throughout the article ; for exact title, cf. note 32 below] : "So thou most famous Emperor",
albeit thou hast obtayned governaunce after governaunce, and is come to the highest honor.
On Justinian II's youth and accession to the throne, cf. C Head, Justinian II 01 Byzantium
(Madison, Wisconsin, 1971), pp. 21, 27.

6 The following tabulation has been made on the basis of Bellomo (as in note 3 above),
pp. 13-14. If we discount the Florilegia, and the five manuscripts ambivalently described
by Bellomo as "antico", we obtain the following distribution : the earliest extant and quasi-
complete manuscript of Agapetus' text, Palatinus Graecus 228, is attributed, perhaps too
optimistically, to the thirteenth century ; it is only one to be given so early a date ; six manus-
cripts come from the fourteenth century ; thirty-two from the fifteenth ; thirteen, from the
sixteenth ; one from the seventeenth ; at least three, from the eighteenth ; and twenty (from
Athos) are attributed to the eighteenth and nineteenth centuries The sum total of manus-
cripts known to Bellomo in 1906 was eighty-two, plus six fragments. However, his list is far
from complete. To give but one example, it omits the nine to twelve Agapetus manuscripts
which are kept in the Library of the Romanian Academy of Sciences ; all of these manus-
cripts are of the eighteenth century, and some of them offer a translation in modern Greek,
or a commentary. Cf. C. Litzica, Biblioteca Academiei Bomeme. Catalogul manuscriptelor gre-
cestz (Bucharest, 1909), Nos. 240 (with commentary by Sebastos Kyminites, cf. note 61
below) ; 630 (with a translation in modern Greek) ; 636; 657, 699; 700 (all four provided with
an interlinear translation) ; 709 (with an interlinear paraphrase) ; 726 (text incomplete); 733
(text incomplete); cf. also Camariano-Cioran, Les Acadérnies. . (as in note 61 below), p.
164, n. 91 (who lists twelve items, with signatures different from those given by Litzica). Thus,
the bulk of the extant Greek manuscripts of Agapetus is post-Byzantine ; several of them
(at least five) were copied in the West. I know only two parchment manuscript of Agapetus
Palatinus Graecus 228 and Vattcanus Graecus 1014 (fifteenth, not thirteenth century, as Bellomo
contends, p. 23). On these manuscripts, cf. P. Canart and V. Peri, Sussidi bibliografici per
i manoscritti greci dolla Biblioteca Vaticana [--= Studi e Testi, 261] (1970), pp. 260 and 524.
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AGAPETUS EAST AND WEST 5

By itself, the direct tradition of the Chapters does not rule out the
possibility that they might be a work of literary fiction, rather than one
addressed to a living emperor.

The indirect tradition of the Chapters removes this doubt. One of
the Slavic versions of Agapetus is earlier than the year 1076; 7 excerpts
from Agapetus were inserted into Greek manuscripts of the Florilegia
dating from as early as the eleventh century .8 In the second half of the
ninth century, Photius (or some contemporary of his) rnade extensive use
of the Chapters in an analogous work, written in the name of Emperor
I3asil I, ostensibly for the edification of his son Leo VI.9 Finally, the
Greek version of the story of Barlaam and Joasaph contains two long
portions on Rulership, which exhibit literal coincidences with passages
of Agapetus. Barlaam and Joasaph depends directly on Agapetus, rather
than on a source shared with him and lost for the convenience of specu-
lating scholars1°. Unfortunately, the middle of the eighth century no
longer seems to be the most likely of the various proposed datings for
this Byzantine version of the Buddha legend.11 Agapetus' Chapters, then,
are surely attested three centuries after their purported date. Within
the intervening centuries, we know of no occasion which lend itself to the
creation of a pseudepigraphon involving the name of Justinian the
Great ; Justinian's legend belongs to later times.

Within the reign of Justinian I, Agapetus himself provides us with
the terminus ante quem for the composition of his work : his seventy-
second and last chapter invokes Christ's help for the emperor and his
spouse, and Theodora, Justinian's famous wife, died in 548. As for the
terminus post quem for the Chapters, common sense advises us to put it

7 Cf. my "On Some Sources..." (as in note 1 above), pp. 724-28.
Cf. Laurentianus Plut. 7 : 15 (eleventh century), fols. 137r 137v (Chapter 21) ; Mona-

censis Graecus 429, the so-called Melisa Augustana, fol. 89r (Chapter 21) ; in its choice of sayings,
the Melissa is similar to the Laurentianus ; the Munich manuscript of the Melissa is dated to
1346, but the time of compilation of the collection itself is 10th 13th centuries, cf. C. Wachs-
muth, Studien zu den griechischen Florilegien (1882), p. 109. I have not seen the Bodl. Baroc-
cianus 143 (11th 12th centuries), fol. 191e (quoting Chapter 21), but Professor Cyril Mango
inspected this manuscript for me.

9 Best edition in K. Emminger, Studien zu den griechischen Fiirstenspiegeln, III (Munich,
1913), pp. 50 73 ; cf. also Migne, PG, 107, col. xxi lvi. On Photius` authorship, cf. my "A
Neglected Byzantine Source..." (as in note 1 above), pp. 163 164.

10 Here I differ from Prachter, "Der Roman Barlaam und Joasaph in seinem Verhiilt-
nis zu Agapets Konigsspiegel", Byzantinische Zeitschrift (1893), 444 60, cf. esp. p. 449ff.

I am referring to the controversy about the eighth or the eleventh century dating of
the Greek version over which eminent authorities took opposite stands (F. Dolger being on
one side, and P. Peeters, D. M. Lang, and S. Der Nersessian on the other). In my Ljubo-
mudrejgzi Kgr". . (as in note 1 above), p. 4 and n. 11, I dated the Greek version of the story
of Barlaam and Joasaph and, consequently, the excerpts from Agapetus which it contains
to the eighth century. Subsequently, I became acquainted with the still unpublished work of
Dr. Victor Tiftixoglu (Munich) who again compared the Georgian and Greek versions of the
story and who mustered serious arguments on behalf of a later date (presumably ca. 1000) of
I he Greek version. For our purposes it would mean that parts of the Greek Barlaarn and Joasaph
(which indeed depends directly on Agapetus) should not be used as a proof that Agapetus
was quoted by a Byzantine writer as early as the eighth century. For a recent and succinct
presentation of the thesis that the Greek version depends on the Georgian one, which in turn
was made about the year 1000, cf. the introduction by D. M. Lang to G. R. Woodward and
H. Mattingly, [St. .7ohn Damascene], Barlaam and loasaph [The Loeb Classical Library, 34]
(London-Cambridge, Mass., esp. pp. XX XXXII.

www.dacoromanica.ro



6 IHOR SEvCENC o 4

soon after the beginning of Justinian's sole rule in 527, a natural occa-
sion for the submission of a gratulatory tract that was self-serving to
boot Agapetus' admonitions that the emperor show liberality towards
"his subjects" have a transparent purpose. The sixth chapter of Agapetus
strengthens the assumption : it praises the advantages possessed by a
man who is able to carry out his plans (clynasthai . ha bouletai prattein),
and it continues : "since God has graciously given thee the power of which
thy counsel (he- agathe sou boule- sis ) was in need for our sake", the empe-
ror should both will and act in a manlier pleasing to God.12 Justinian,
Agapetus implies, has just ascended the throne and was now able to
carry out his designs.

The contents and intention of Agapetus' seventy-two chapters
_Mirror of Princes exalting the emperor's divine might, setting some
limits to it, and giving him advice have been repeatedly discussed,
most recently by Patrick Henry 111.13 Here, I shall merely adduce some
of our author's representative statements : The Emperor is sovereign
over all and a universal ruler he is at the helm of the ship of state
encompassing the whole world (chapter 2) and is like unto God in the
extent of his earthly power (chapter 21). He received his power from
God "to the similitude" (i.e., after the likeness) "of the heavenly King-
dom" (chapter 1). This means that he is the imitator of God on Earth,
and that the Heavenly Kingdom is the model for his state. He should
imitate God in his own actions as well : through practice of philanthro-
pia love for his subjects and protection of the poor through impartia-
lity and fairness in exercising justice, and through the choice of righteous
counselors rather than flatterers, for he will be accountable to God for
their deeds. True, nobody on earth can force the Emperor to observe
the Laws ; however, he should follow them by exercising self-control
and thus give a good example to his subjects (chapter 27). Though his
power be Godlike, the Emperor is reminded that he is a mere man :
he should "not forget that he is made of earth when he ascendeth frorn
dust to the place of Estate" "(i.e., his throne) ; "and after, wythin a
shorte time, discendeth into dust againe" (chapter 71).

For the rest, it will be sufficient to make three points : (1) that
the Chapters draw on commonplaces of Hellenistic political theory, and
that among their identifiable sources are a tag from Plato's Republic
473d, Isocrates' (or Pseudo-Isocrates') Ad Nicoclem and Ad Demovicum,
St. Basil's Regulae and Sermons, Gregory of Nazianzus' Sermons. and
Letters, Gregory of Nyssa all of these more than likely culled from
some Florilegium rather than from the originals and, of course, the
Holy Writ ;14 (2) that, among his contemporaries, Agapetus is paralleled

12 White's translation of Chapter six "Nothinge maketh so muche a inan good and
honest, as to be hable to do truely all that hee willeth ; bothe Lo will forsoth, and to do that
is humaine and gentle, because therefore power is given to thee of God, the whiche thy good
wyll, for us, did neede. Will all, and do all, as pleaseth him, which hath given to thee the same
power".

13 "A Mirror for Justinian..." (as in note 1 above).
14 For Agapetus' sources cf. e.g., the works by Bellomo (as in note 3 above), Priichter

,(as in notes 3 and 10 above), and Patrick Henry (as in note 1 above); to which add B. Keil,
" Epikritische Isokratesstudien", Ilermes, 23 (1888), 316 91, esp. pp. 367 69.

www.dacoromanica.ro



15 Ed. A Mai, Scriptorum Veterum Nova Cohecho, 11 (1827), pp. 590 609. Cf. Dvornik,
Early Christian... (as in note 1 above), II, p. 706 and V. Val'denberg in Byzantion, 2 (1926),
55 76.

15 As examples, I quote Parisinus Graecus 2553 (15th century), fols. 153r 198", NNlth
a Latin translation by a later (16th century?) hand, following the printed editions of the years
1509 (Kalliergis, editio princeps) and of 1518 (Froben ed.) ; and Monacensis Graecus 83 (15th-
16th century), fols. 264r 292e. Ms. Franca Fusco is preparing an edition of these schedographic
commentaries. Cf. her paper "Per l'edizione degli scoli alla Scheda Regia' di Agapeto Dia-
cono", read at the /// Congresso Nazionale di Studi Bizantini (Naples and Palermo, 1974).

17 In the preface of the editio princeps (1509), Zacharias Kalliergis stated that the trans-
lation of Agapetus (which preceded the Greek) was made literal on purpose, with people in
mind who had to use Latin translations in their reading of Greek, on account of the dearth
of teachers of that tongue : penuria praeceptorum viva voce instiluentium. Froben repeated this
point in his preface to the Basel edition of 1518 (p. 67) ; the Latin translation of Agapetus was
made literal for the sake of inexperienced boys who would find in Agapetus a marvelous tool
for learning Greek : ob imperitioreis et maxime studiews pueros, gui ex hoc genus libellis mirurn
diclu, guam felieller el facile Graecam sibi linguam comparent.

5 AG.APETUS EAST AND WEST 7

by the author (Petrus Magister ?) of the treatise On-Political Science,'1.
whom, however, he does not A,pproach either in depth or in breadth ;
and (3) that the main device by which he alternately charms and annoys.
the reader is stylistic : division of the subject matter into short chapters,
often tripartite in structure, and, within the chapters themselves, use of
parallel clauses grouped in identical patterns and delimited by paromoea
or straight rhyme.

We shall see that it is to these stylistic traits that Agapetus owed
his popularity in schools, particularly in the West, during the Renais-
sance and early modern times, so that his Chapters became a textbook
for the teaching of Greek grammar to speakers of Greek and foreigners
alike. In a fair number of manuscripts, copied in the West as well as
in Byzantium, Agapetus was provided with extensive schedographic,
or parsing, commentaries,16 exhibiting conunon traits with the writings
of the influential Byzantine grammarian, lexicographer and editor of
the classics, Manuel Moschopoulos (fi. ca. 1300). The didactic uses of the
Chapters were praised in the prefaces to Agapetus' earliest printed edi-
tions.' 7

II

Agapetus' thought, such as it was, did exercise some influence in
the West during the sixteenth and seventeenth centuries and we shall
presently adduce instances of that influence but we also shall see that
his impact as a political and moral theorist was most pronounced among
the Orthodox of the post Byzantine period, above all among the Eastern
Slays and the Romanians.

In Byzantium itself, authors of political and paraenetic literature
had an opportunity to draw upon Agapetus for about nine hundred
years. Of this opportunity, somewhat surprisingly, they made only moderate
use. As we just noted, the compiler of Barlaam and Joasaph quarried
Agapetus for both his Mirrors of Princes. Authors of Florilegia, sensing
in Aga,petus a kindred spirit, inserted individual chapters of his into
their compilations ; he appeared in them either anonymously, or under

www.dacoromanica.ro



8 IHOR SEVCENCO 6

his own name, or sometimes disguised as Philo the Jew. 18 Photius or
his alter ego borrowed from Agapetus both the form (including the
device of the acrostic) and most of the contents of Basil I's Chapters
to Leo VI. However, of the four remaining Mirrors of Princes in Byzan-
tine literature, three did not use Agapetus at all : the one which its
author (most probably Cecaumenus) addressed to "the Emperor of the
day" in the 1070s,1° the one which Theophylactus Hephaestus of Ochrid
pronounced in public to the young Constantine Ducas about 1088/9,20
and the one which Nicephorus Blemmydes wrote for the benefit of Theo-
dore II La.,scaris (1254-1258)21. However, the forwth, and in many
ways the most appealing Byzantine Mirror, did make extensive borro-
wings from Agapetus. I have in mind the hundred chapters of Precepts
of Imperial Conduct (Hypothekai Basilike-s agOges), composed by Emperor
Manuel II Palaeologus for his son John VIII about 1406-1413; in it,
Agapetus provided the model for the device of an acrostic, the principle
of organization in short chapters, the use of parallelisms and paromoea,
and above all a fair amount of raw materia1.22 Manuel II was too
sophisticated a writer to have copied Agapetus verbatim ; but there
can be no doubt that he had Agapetus' Chapters close at hand when he
was composing his Precepts. The point is worth making ; for one thing,
the Precepts., considered a century and a quarter ago as the best known
of Manuel II's works,23 are all but forgotten today ;24 for another, Manuel
himself, who is careful to mention the prestigious Isocrates among his
sources, is silent on his debt to Agapetus. The following select examples
illustrate the point

18 On a number of "Philo" fragments being in fact chapters of Agapetus, cf., most re-
cently, Patrick Henry, "A 'Mirror..." (as in note 1 above), pp. 285 291, who agrees with my
views of 1953.

19 Such parallel thoughts as Agapetus, Chapter 1 and Cecaumenus, p. 93, 9-11 (edd.
Wassiliewsky-Jernstedt) ; Agapetus, Chapter 4 and pp. 98, 31 99, 1 ; Agapetus, Chapter 27
and p. 93, 1 ; Agapetus, Chapters 39 and 64 and p. 93, 16 18; Agapetus, Chapter 41, and p.
93, 15 are commonplaces and allow no conclusion as to the dependence of this late eleventh-cen-
tury text on Agapetus. Flie most recent edition of Cecaumenus by G. G. Litavrin, Sovely
i rasskazy Kekanmena... (Moscow, 1972), contains references to Wassiliewsky-Jernstadt's pa-
gination.]

20 Paidew basiliVé, ed., e.g., A. Banduri in Imperium Orientale, I (1711), pp. 93 211
(= 500 562). The articles by K. Prachter, "Antike Quellen des Theophylaktos von Bulgarien".
Byzantinische Zeitsehrift, 1(1892), 399 414, and G. Leib, "La Paideia basilik-é de Théophylacte.
archevêque de Bulgarie, et sa contribution à l'histoire de la fin du XI siècle", Revue des études
byzantines, 2 (1953), 197 204 (cf., p. 203 for date), confirm this negative result.

21 Cf., e.g., Migne, PG, 142, cols. 612 74 ; Best, and first complete, edition in K. Ernmin-
ger, Studien zu den griechischen Ficrstensptegeln, I. Zum Andrias basilikos des Nikephoros Blem-
mydes [=- Prograrnm des Reiniglichen Maximilians-Gymnasiums fur das &hi:liar 1905119061
(1906). On lack of connections between Blemmydes and Greek Mirrors of Princes, cf. ibid.,
p. 7. Mentions of Agapetus' chapters in Emminger's apparatus refer to parallelisms of thought,
not to borrowings.

22 For the text of IlypothPkai, cf., e.g., Migne, PG, 156, cols. 313-84.
23 J. Berger de Xivrey, "Mémoire sur la vie et les ouvrages de l'Empereur Manuel Paléo-

logue," Mémoires de l'Instltut de France..., 19, 2 (1853),142 145, esp. p. 142 : "celui de tous
ses ouvrages qui est le plus connu." True, several works by Manuel (Correspondence, some
Speeches, parts of the Dialogues with the "Persian") were still unpublished by 1853.

24 J. W. Barker, Manuel Palaeologus (1391-1425)... (New Brunswick, 1969), pp. 434
and 436, devotes but a bibliographical line or two to the Precepts.

www.dacoromanica.ro



7 AGAPETUS EAST AND WEST 9

Precepts, Ch. 8, Nligne, PG, 156, col. 324D
hopotous an einai soi theleis Ions hypo se
telagmenous, torosde depouthen ese t ten
holen despole.

Ibid., Ch. 30, col. 340A : kai pros men las
apophaseis, schole baclizein ; bebouleumenou
de La(es, dysi posi ti echein.

Ibid., Ch. 39, col. 345A : kai te men len ou
kalen apoche medantes airein heauton (11 gar
mulct koinon kai phronematos aphorme?) le
de meloche ten bellislon apausla chairein.

Ibid., Ch. 60, col. 357B : kalcia gar proeslelos
hat taut 'an ere, lo las ten alien kaki as, enon
epechein, can epi la prose chtirern.

lbrd., Ch. 95, col. 381AB : autos mtiou phai-
nesthai ho autos en hapasi tots kairms, kat
me metaballomenois imams symmetaballesthat,
pros ho ti an melablelheis cheiren do:res.

Agapetus, Ch. 8 : hotoi gar an tots hemeterors
nenemelha syndoulois, loioulon pert heaters
heure.somen ton despoten. Cf. Agapetus, Ch. 23.

Agapetus, Ch. 25 : boulenou men la praklea
bradees, eAtelei de la hrithenla spoudates.

Agapetus, Ch. 66: ou gar he ten Aaken apoche
dikaun ton kratounta, all' he ton Lalen paroehe
slephanor ton loiouton.

.1gapelus, Ch. 28 : ison 15 pleminelein lo me
holyein tons plemmelountas logizoil.

Agapetus, Ch. 13 : ison einai clue pantole
tau basilees lo phronema; to gar symmeta-
balleslhat fats ton pragmattin metabolats dia-
'rotas abebatou tekmerton ginelat. 22

Manuel II explained to his son that mankind was one great family,
and he admonished him to remain at peace with Christians and barba-
rians alike and to keep his word in dealing with both. He saw that the
Ruler's mind needed relaxation from the labors of his office ; to achieve
this, he advocated, next to reading, walks in the countryside, listening
to the birds and enjoying the sight of a gushing spring.26 The visual
counterpart to all this was no longer an icon, but rather an early Renais-
sance panel. Towards the end of the litera.,ry history of Byzantium, Aga-
petus' abstract preciosity was accommodated side by side with the sen-
timents of a new age.

Ill

In the West, Agapetus profited from the change that followed the
introduction of printing. Starting in the early sixteenth century, he
acquired new champions and a new reading public. The editio princeps-
of May 11, 1509 was published by Greeks from Crete who had established
themselves in Venice by Zacharias Kalliergis, backed financially by

22 Compare, further, Precepts, Ch. 7, col. 324BC, \yin' Agapetus, Ch. 4 and 21;
eccpls, Ch. 9, cols. 321D-325B, with Agapetus, Ch. 43; Precepts, Ch 16, cols. 328D-329A,

with Agapetus, Ch. 8; Precepts, Ch. 21, col. 332AB with Agapetus, Ch. 22 ;Precepts, Ch. 43,
cols. 315D-318A (Ruler head, subjects members) with Agapetus, Ch. 46 (All men
members oh the Emperor) ; Precepts, Ch 51, col. 352 AB (hnitation of God who gave power
o the littler) with Agapelus, Chs 1 ancl 37. Manuel used Agapetus directly rather than through

the Agapetian borrowings in "Basil I's" Hortatory Chapters, since Agapettts, Chs. 25 and 66,
which we have just adduced, are not among the sources of Basil

26 Cf. Precepts, Chs 56, 57, 79, 80.
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10 IHOR REVOENCO 8

his compatriot Nicholas Vlastos27 but, between the sixteenth and the
eighteenth century, the Chapters went through numerous editions by
non-Greeks and appeared not only in classical tongues Greek, Latin.
and Church Slavonic but also in vernacular languages German,
English, Italian, French and Spanish into which they were translated
either from Greek or from Latin.

Present-day American libraries hold twenty-one different edi-
tions and translations of Agapetus ;28 the Old Fabricius registers forty-
six,29 the Bibliotheca Belgica, forty-one,3q the Lexicon by Hoffmann,
sixty-one 31 and even Hoffmann is incomplete.

About some of the translators and editors of Agapetus, for instance,
of James White, "the Scottishman", who rendered him "moste truely"
from Greek into English in 1564, and dedicated his translation to Mary,
Queen of Scots,32 we know next to nothing. Others occupied the front

27 Ekthesis parainclikJ AgapJtou I diakonou, pros Ioustiniarion I ton kaisara. hats par'
basiliLa I onomazelai I schedJ. II Opusculum Agapeli &acorn: I de officio regis : ad lush-

nia- I 711IM Caesarem. At the end of the Latin translation (which precedes the Greek) : Impres-
sum Venetiis non sine Privzle- I gio apud Zacharia (in) Calliergem I Rhelumnensem. Anno. I M D.
JX. Maui Luce I Undecima. On Kalliergis (before 1473? after 1521?), copyist of manus-
cripts and printer, active as publisher and teacher both in Venice and Rome, cf. e.g , N. G.
Koutsopoulos, "Ta en Benetia typographeia _T1e11(71711,511 bibliòn Rota ten TourLokratian", Athena,
58 (1951), esp. pp. 292-93; D. Geanakoplos, Greek Scholars in Venice... (1962), 201-23;
M. Manousakas, parousiase apo Ion lano Laskari ttin preitiin mathRiTh tou Ilellènikou
gymnasiou lês R5mJs ston papa Leonia X (15 pliebrouariou 1514," Ho EranistJs, 1 (1963), 161
72, esp. pp. 165-71
Cf. also P. I Kiselev, "Knigi gre6eskoj peEati v sobranii Gosudarstvennoj Biblioteki SSSR im.
V. I. Lenina," Kniqa, issledovanija i motel ialy...,26 (1973), 133-35 [ei piopos of Elymologicum
magnum]. Kalliergis, mho for a time was a competitor of Aldus Manutius, is best known for
his first printing, the Elymologicum Magnum of 1499, a work which took six years to prepare.
Agapetus is Kalliergis' last known Venetian printing. His next known book, a Pmdar, mas
the first book ever 'minted in Rome (1515). Between 1499 and 1523, Kalliergis published thirteen
items ; eight of them were by Byzantine writers (two lexica, three liturgical books, one gram-
mar, one commentary on Aristotle, and one Agapetus).

28 Computation based on the entry "Agapetus" in the National Union Catalogue, and on
correspondence.

29 I am using the (more complete?) list of the old edition : J. A. Fabricius, Bibliotheca
Graeca, VI (1726), pp. 546-48, and XIII (1726), pp. 493-94.

3° Bibliotheca Belgica, bibliographic générale des Pays-Bas... Première safe, I (1880
1890), s.v. Agapetus.

31 S. F. G. Hoffmann, Lexicon bibliographicam sive index editionum et interpretationum
scriptorum Graecorum..., I (1832), pp. 92-96.

32 AN EXPOSI / TION .OF CHAPTERS EX- / hortative, set forth in Greeke WI-
thoutc / meditatio(n), by Agapetus, Minister of the most / holy and greate Churche of God ;
and nowe / translated moste truely out of Greeke into / English, by James Whit Seo- / tishman,
as, the learned in / both the tongues may / easily judge. / PRINTED AT LONDON BY /
/ Richarde Serll, dwellinge in Fleete Lane / at the signe of the halfe Egle and the Key / 1564.

As early as 1845, Vv"hite's identity was a mystery to Philip Bliss, the bibliographer. He
annotated the Bodleian Library copy of the translation. "Failing in all attempts," he wrote,
"to discover the translator here, I wrote to Mr. David Laing, the keeper of the Signet Library
at Edinburgh and probably the person best informed in that country on the subject of lite-
rary biograp' hy. His answer is dated 15 March 1845 : 'The Tract you mention is wholly unknown
in this part of the world ; and the name of James Whit or White is an addition to my list of
Scottish Authors of the 16th century.' "I found a Jacobus Quhit who enrolled at the University
of St. Andrews on January 27, 1541/2, cf. J. A. Anderson, Early Records of the University
of St. Andrews... [= Publications of the Scottish History Society, 3rd series, VIII1 (1926),
p. 247. Moreover, the Registers of tho Company of Stationers of London enter the payment
of a fourpence for a printing license issued to "Rycharde Serlle," the printer of White's
translation. In the entry, the translator is called "Thomas Whyte," probably an oversight.
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Cf E. Arber, Transcript of the Regi.steis of the Company of Stationers of London : 1554
1610 A.D., I (1875), 231. These were slim pickings. Fortunately, Dr. John Durkan, a lea-
ding authority on Scottish academics at the time of the Reformation, kindly provided me-
with the following three pieces of additional information : 1) Year 1552 : Received by the-
curé of S. Nicolas du Chardonneret, Paris, from Jacques Quhyte, notary public of Kingdom
of Scotland, now studying at the University [of Paris?i and domestic of my lord James [Ste-
wart, son of James V]... the depostt of various gold pieces..., cf. Coyecque, Reenerl des Actes
Notaries...no. 6088 ; 2) May 19, 1556 White was (leuried [i e., naturalized] an Englishtnan,
cf. Philip and Mary Patent Rolls, III, 217; 3) 1561 : White appears as an author. Prefixed
to Patrick Coxburn's Praefatio in secundanz partem Catechismi (London, 1561) are four pages of
elegiac verse, De iustificatione Elegraca paucalacobi What( Scott, Londini, ludanagistri, 80,
lines, and etusdem 1acobi Whitt( in libellum de fide el instificatione Patricii Cokburni Scoff,
Tetrastichon. [Dr. Durkan's letters of August 20 and September 10, 19721. White NNI1S connec-
ted with the Flouse of Stuart, was most probably a Catholic, studied at two universities, became
a teacher, and inas an occasional author. White claimed to llave translated Agapetus "moste-
truely out of Greeke into English." He must have looked at some Latin translation as well,
for in Agapetus, Ch. 47 sotPrical, 'salvation', is translated by 'health', and lo prosphiles, 'affec-
tion,' by 'charitie."The Latin translation of the editio princeps (1509) has salutem and caritatcm.
respectively.

33 AGAPE / TVS DE OFF' CIO Regis, ad lu / stinianum Cae / sarem. Graece et
Latine. / APVD INCLY / TAM GER / MANIAE / BASILEAM. (These are pp. 66-101
of a larger unit.) Date at the end of the Preface, p. 67 : Basileae, postridie Idaum humor.
An. M. D. X1'111. On Froben (1460-1527), cf., e g., Ch. W. lieckelthorn, The Printers of
Basle in the XV. and XV!. Centuries, Their Biographies, Printed Books and Devices (London,
1897), pp. 87-112 (no specific mention of Agapetus in the list of 257 books published by Fro-
ben) ; A. F. Johnson, The First Century of Printing at Basle (New York, 1926), pp. 10-18'.
On Ambrosins (rather than flans) Holbein as author of the frontispiece of the1518 edition, cf.
what can be inferred from A. WoRmann, llolbein und seine Zeit. Des Kunstlers Familie, Leben-
und Sehaffen, 1(1871), pp. 195, 201; 11 (1876), 205-1 I (even if the catalogue of Ambrosius'
devices does not mention the edition of 1518); P. Heitz and C. Chr Bernouilli, Basler Bucher-
marker? bis zum Anfang des 17. Jahrhanderts... (Strassburg, 1893), pp. XX, 23-39 (no refe-
rence to the 1518 edition, but no. 32 of the year 1517, probably by Ambrosius, is identical
with the frontispiece to Agapelus). Best desciptin of the 1518 edition is in A. Horawitz and
K. Hertfelder, Briefivechsel des Beatas Rhenanus (Leipzig, 1886, reprint by De Graaf, 1966),
Pp. 606= no 42 Froben inerely reprinted the edition of 1309, taking over some of its errors
in Greek, but correcting some of the nusspellings of the Latin translation. In deciding Lo follow
Beatus filienanus' advice (cf. Preface, p. 66) and to publish Agapetus, Froben may also have-
reacted to time publication, a few years before, of Aegidius Romanus' De Regunine Principurn
(Venice, 1302). In his Pre-face (p. 67) Froben disparages the bulky work of this archbishop,
of Bourges (d. 131(i), magis magno yawn docto, and prefers the succinct Agapetus to it.

34 THEOLOGEIN DIAPHO/RON SYGGRANIMATA PA/LAJA KAI ORTHODOXA...
Agapetus has a special title page, and the date Apud Andream Gesnerarn F M. D. LX.
On Konrad Gesner, cf., e.g., Neue Deutsche Biograplue, 6 (1964), 342-45; P. 0. Kristeller and
F. E. Cranz, Catalogas Translationum et Commentariorum..., II (1971), pp. 307-08.

9 AGAPETUS EAST AND WEST 11

rank among printers and erudites of their time, for instance, Johannes
Froben, friend of Erasmus of Rotterdam and Beatus Rhenanus, whose
Basel edition of 1518 WaS adorned with the frontispiece of Ambrosius.
Holbein ;33 or the Swiss Konrad Gessner (1516-1565), who was not
only the father of bibliography and an encyclopedist, but also the first
Alpinist who resolved to climb one peak each year ; or Joachim Camera-
rius (1500-1574), the friend of Melanchthon and a famous classical
scholar. In Gessner's edition of 1560, Agapetus, who is treated as a
theological writer, closes a series of works that begins with the Apos-
tolic Canons, and contains such early Christian authors as Ignatius of
Antioch, and Athenagoras.34 By way of contrast, Camerarius'
gnomologicus of 1569 or 1570 presents Agapetus in exalted secular com-
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12 IHOR SEVCENCO 10

pany, alongside Herodotus, Thucydides, Aristotle, and Plutarch.38 To
judge by the high rate of attrition of sixteenth-centur,y copies of Agapetus'
Mirror, he must have been fairly popular. Thus, the English translation
by James White, just mentioned, survives in only one copy,36 and a
new translation into Latin, published in 1520 by the youthful German
humanist Petrus Mosellanus, is also a rarity.37

Many of the manuscripts and editions of Agapetus were dedicated
to princes, secular or ecclesiastical, or even popes : to Hartmann II of
Kirchberg who in 1513 went to Pola,nd to mediate the controversy
between King Sigismund I and the Teutonic Order (1518) ; to Luther's
enemy, Prince George of Saxony (1520) ; to Ludi,vig, Elector of the
Palatinate (1527) ; to Ernst, Duke of Brunswick and Casper, Count of
Mansfeld (1530) ; to Charles IX of France (1563) to Mary Stuart (1564) ;
to Emperor Maximilian II (1569) ; to Gregory XIII (1578) ; to Christian.
IV of Denmark (1604) ; to several Electors of Brandenburg (1643; 1669),
and the list is not complete.

However, princes alone could not provide a sufficiently large reader-
ship. A wider market had to be found in the age of printing. Thus, even
some of the editions dedicated to rulers such as that by Nicholas
Krumpach (1530) stressed the usefulness of Agapetus for "all men"
alike.38 And Thomas Paynell asserted in the Preface to his English
translation (ca. 1530) that Agapetus was "a boke of great wysedome

36 Libellus gnomolo- / glens, id est, / BONARVM VTILIVMQ(ue) / SENTENTIARVM
CENERALEM / expositionem Graecam La tinamq(ue) conti- / nens, ad puerilem ille quidem
institutionem / accomodatus, sed qui tamen adul- / tiorib(us) quoque opportunus / esse possit,
editus / A / Ioachimo Camerario. / LIPSIAE, / Gum Imperatorio quinquennii Privilegio It
can be inferred fiom the preface (pp 18-23) and the Commentary (p. 301) that Camerarius
took the text of Agapetus from a Vienna manuscript, provided with schedography-, which
belonged to Ioh. Sambucus, and collated it with the Cologne edition of 1517 Greek texts on
pp. 87-108; a new Latin translation on pp. 292-51. On Camerarms, ef , e g., H. Helbig, Die
Reformation der Unwersitat Leipzig im. 16. Jahrhundert Schriften des Vereins fur Reforma-
tionsgeschichte, 171] (1953), 63-65; Kristeller-Cranz, Catalogas... (as in the preceding note),
pp. 100-01.

36 That only copy is in the United Kingdom (at the Bodleian Library of Oxford); the
entries for the University of Michigan and the Union Library in Philadelphia in the National
Union Catalog refer to microfilms from the copy in the Bodleian.

37 D. AGAPETI SANCTAE / CONSTANTINOPOLI- / TANAE ECCLESIAE DI- /
ACONI, AD IVSTINIA- / num Caesarem Augustu(m), / opusculu(m) born principis / Officm
breulb(us) Sen- / te(n)tiis co(m)plectens, / Petro Mosella /no Protege(n) / se inter / p(re)te. Date
at the end of Preface on p A 111 : Ex Lipsia... Idib. Februar. An. M.D XX. The Gesamtka-
talog der Preussischen Bibliotheken... 11 (1932), col. 202 lists five copies of Mosellanus' trans-
lation, but it is not clear if all survived World War II. On Mosellanus, cf. note 44 below.

38 Das buchlin / Agapeti : / An den Keyser Ju- / stinianum, WIC sich ein Furste hal /
ten sol, Allen Fiirsten, Herrn, un(d) / regierenden, Auch sonst alien / menschen nutzlich und
fruchtbarlich zu lesen. / D. M. XXX. Krumpach, who did not know Greek, translated, or rather
paraphrased, Agapetus into the Frankornan dialect from the Latin translation of Alosellanus.
Consequently, captions to individual chapters in Krumpach are translations or paraphrases
of the captions which Mosellanus provided for his Latin version. The folksy, often rhymed mar-
ginal remarks, however, seem to be Krumpach's own, cf. remark to Agapetus, Ch. 12 : " Zuttittler
sein den Herren lieb, Und stelen mehr den ander Dieb." In his preface, Krurnpach reminded
the reader that Mosellanus had explained his reason for the translation as being the hope
that not only the rulers, but smaller Princes and Lords as melt mould find Agapetus useful.
Krumbach then said that he himself had now "lowered" Agapetus one step further, by transla-
ting his work so that it could serve the subjects of princes. On Nicholas Krumpach (b. ca. 1475),
whose translations of the New Testament (from Erasmus' Latin translations) were earlier than
Luther's, if inferior to them, cf., e.g., R. Leers, ed., Cyriacus Spangenberg, Mans f eldsche Chronica,
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11 AGAPETUS EAST AND WEST 13

and lernyng conteynynge all these precepts by the whiche not onely a
prince, but all other estates may lerne to do iustice, maye lerne howe by
humanite and gentylnes to order theyr subieetes and servawntes."39 The
anonymous Italian translator of 1545 went even further : he misled his
readers by announcing both in the preface and on the title page that
Agapetus contained, among other things, "the duties of the father
towards his sons and of the master towards his household, and how a
man should conduct himself in a Godly way."40 None of this, of course,
is to be read in the Chapters.

The efforts to enlarge Agapetus' a,udience were earlier than the
invention of print, and were not confined to the West. The Muscovite
manuscripts of the earliest Slavic translation already give the title of
Agapetus' Mirror as "Instruction concerning Blessed Rulership (carstva);
the same is also for the Boyars, and Bishops, and Abbots ; it is also
fitting for the Monks" ; 4' this title may go back to the tenth century.
The excerpts from Agapetus to be found in the Kievan Miscellany of
1076 contain no trace of an address to the ruler, but appear only as a
series of moralizing sentences under the title "Admonition to the Rich".
For all their similarities, these efforts reflect different purposes : what
in the case of the Slavic versions was an attempt to diversify the function

der vierte Tell, in Mansfelder Blotter, 31/32 (1918), 326 (on Krumpach's Agapetus) ; H. G.
Volgt, "Nicolaus Krumpach, der sogenannte letzte katholische Pfarrer von Querfurt," Zed-
schrif t des Vereins fur Kirchengeschichte der Provin: Sachsen, 23 (1927), 35-85; esp. pp.
63-66 and 81; 25 (1929), 17-36; cf. ibidem, 27 (1931), 64-66.

39 The preceptes teachyng a /prynce or a noble estate his / duetie, written by Agape-/ tus
in Greke to the empe- f rour Justinian, and after / translated into Latin, and / nowe into .
Englysshe by / Thomas Paynell At the end of the book : Imprinted at London in Fletestrete
in the house off Thomas Berthelet, at the signe of Lucrece. / Cum privilegio a rege indulto.
The quotation from the preface is on p. A 111. The exact date of this print by Berthelet is
controverted. F. Isaac, English and Scottish Printing Types 1501-35; 1508-41 (Oxford,
1930) [= Facsimiles and Illustrations, 11], section on Berthelet in front of figs. 62-67, states
that the type of Agapetus "is not found in a dated book after February 1530." W W Gregg,
"Notes on the Types, Borders, etc used by Thomas Berthelet," Transactions of thc Biblio-
graphical Society, 8 (1904-06), 187-220, esp. pp. 188-89, 217, 219, implies that Agapetus'
type is closest to his "type I," dated 1528. As for the colophon formula, it is found in books
printed by Berthelet between 1528 and 1535. According to the information given by Isaac
to W. A. Jackson for the revision of the Short Title Catalogue, the date range for the Berthelet
Agapetus is 1528-30. For information on Berthelet Agapetus, I am indebted to Miss Katha-
rine Pantzer of the Houghton Library. On Thomas Paynell, cf, , e.g., Dictionary of National
Biography, 44 (1895), pp. 127-29; H. S. Bennett, English Books and Readers 1475 to 1557
<1952), pp. 51, 97, 103, 106, 133, 165, 247.

49 OPVSCVLO DI AGAPE- / TO DIACONO DEL VFFI- / CIO DEL RE AL DIVI- /
no, et pientissimo Imperatore Guistinia- / no Cesare sempre Augusto / Nel presente libretto
Si comprehende anchora l'uffi- / cio del Padre verso i figlioli, et del Pa- / drone verso la fame-
glia, et come /1'huomo si debbe gouer/nare second° Dio. / IN VINETIA Co'l Priuilegio dell'
Illu- / strissimo Senato Veneto per anni. X At the end of the book : Stampata in Vinetia per
Giouanni Padoa- / no del M. D. XLV. This translation was most probably made from the Latin
of some printed edition, most likely that of Venice, 1542. Cf. Agapetus, Ch. 1, sceptrum terrenae
potestatis : scettro della terrena potestà ; Chapter 2 : impetuosos iniquitatis fluctus : l'impetuose
onde da la iniquità. On the Italian translation and Agapetus, cf Fortunato Federici, Degli
scrittori greci e delle italiane versiont delle loro opere (Padua, 1828), pp. 360-61 [Federici's
entry is based on J. M. Paitoni].

41 MOSCOVIi, Gosudarstvennyj Istorzéeskij Aluzej, Sinod. 202, fol. 33 : pou&n'e bl(a)gago
(a)r (' )stva, se ,fe i k bolerom" i k" episko <po>m", i ko igumenom", lépo est' i éern'cem".
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of one of the few texts available to the young literate milieu, was in the
case of the Western editions a search for a wider book market.

In terms of that market, the largest segment of Agapetus' readership
was to be recruited from among the youth, the studiosa inventus or
neaniskoi to whom editors and publishers from Froben in 1518 to the
Professors Bruno, father and son, in 1669 42 appealed in their prefaces
and prefatory epigrams. On one occasion in the early sixteenth century
an occasion which, to my knowledge, was never to be repeated in the
West Agapetus even entered the university curriculum and was the
main subject of a comse. This happened shortly before 1520, most pro-
bably at Leipzig. This hitherto unknown detail is registered on the title
page of the Yale University Library copy of Agapetus' Cologne edition
of 1517.43 There, we read the following remark in a sixteenth-century
hand : Prelegebat hoc opusculum Petrus Mosellanus Protegensis (that is,
a man hailing from Bruttig, near Trier) Lipsiae (?). The remark fits
known circumstances. Mosellanus (1493-1524), an Erasmian, was educa-
ted in Cologne ; he later became Professor of Greek and, for some time,
Rector at Leipzig where he first appeared in 1514 ; he published a number
of Greek authors and provided some of them with Latin translations ;
and he was a specialist in Greek grammar. In 1520, as we already know,
he published his translation of Agapetus in Leipzig, a translation that
became the model of Krumpaeh's German rendering. Mosellanus dedicated
his work to Luther's enemy, Duke George of Saxony, a ruler to whom
he offered some of his other writings as well.

Although, in his preface, Mosellanus chided Agapetus for his stylistic
mannerisms, he must had a rather exalted opinion of him, since he
quoted him not only along with such ancient writers on the art of gover-
ning as Solomon, Xenophon, Plato, Aristotle, Isocrates, and Cicero, but
also along with Erasmus of Rotterdam, who had published his Education
of a Christian Prince four years earlier. Erasmus was excellent, said Mosel-
lanus, but long--winded. For a busy ruler like George of Saxony, Agapetus
was just the right amount of reading, for he encompassed the same sub-
ject matter in a few brief sayings. Mosellanus' Latin translation of 1520
have been the fruit of his Leipzig lectures."

42 Agapetou diakonou schedJ bastlik"e... cum notis M. Jacobi Brunonis... adaucta ab
Huius Jacobo Pancratio Brunone... in Univers. Norimberg. Altorfina... Prof. Pub!.
(Leipzig, 1669). in the fourth prefatory epigram (p. a7) one Adam Meyer asserts that Agapetus
obtains the same lofty station among Greek authors on statecraft as Tacitus does among the
Latin ones. [Note the non-word schedJ, conceived as a fem. sg., in the title of the Bruno
edition ; this lapsus adversely reflects on our professors' learning.]

43 EKTHESIS PARAINETIK-È AGAPETOU / drakonou, pros Ioustinianon ton Karsara.
hais I par' hellJsi, basilaa onomazetai schede. I Opusculum Agapeti Diaconi, de officio re f gis,
ad Iustmianurn 1Caesarem. / Date at the end of the book : Impressum Colonine upad Eucha-
rium Cervicor- I num, Anno a dei natiuttate M. D. XVII. Menszs Au I gust( die septima
On Cervicornus (Hirtzhorn), cf. P. Heitz, Die Kolner Buchermarhen bis Anfang des XVII.
Jahrhunderts (Strassburg, 1898), pp. XXIII XXIV ; P. C. Boeren, "Het Drukkergeslachl
Hertshoren (Cervicornus)," Bet Bock, 31 (1952-54), 44-51 ; J. Benzing, Die Buchdrucker
des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiel (1963), p. 222.

44 I give here a detailed summary of Mosellanus' Dedication to George of Saxony (page
A 11-111), since it has not been included into K. Schottenloher, Die Widmungsvorrede tut
Buch des 16. Jahrhunderts I Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 76/771 (1953),
where two other prefaces by Mosellanus are adduced (pp. 16-18) : To rule one's subjects in
a praiseworthy manner is the source of the greatest glory for mortals. Private virtues, no
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matter how great, are less efficacious. 'What Sun is to the Universe, a good prince is to the
State.' Hcr,vever, if nothing equals the exercise of princely power in glory, there is nothing
more difficult Iban this exercise. Ancient, particularly Greek and Latin, writers provided a
great service to humanity by writing precepts on rulership. This subject challenged the best
among them ; Solomon in his Proverbs, Xenophon in the Education of Cyrus, not to mention
Plato, Aristotle, isocrates and Cicero. In our time, Erasmus of Rotterdam wrote on this topic
and either surpassed, or at least equalled the Ancients, for they composed many books on this
matter, while he encompassed its totality in one work. However, his Education of the Chrzstian
Prince is lengthy, and princes do not always have the leisure to go through voluminous treati-
ses. For that reason, Mosellanus thought il worthwhile to publish a Latin translation of Agape-
tus, a little work which compresses Erasmus' very arguments into concise sayings (idem argu-
menturn paucis moue brevibus sententus complectens). Not that George, Duke of Saxony,
needs instruction in the art of governing ; in Agapetus he will find a mirror, as it were, of his
own virtues. Moreover, George is the most natural person to whom to present this dedication,
on account of the countless favors that he has bestowed upon Mosellanus. It would have been
the pinnacle of ingratitude of Mosellanus liad not offered the fruit of his studies to George.

Concerning the present translation, Mosellanus permitted himself certain liberties. Ile adap-
ted the text, originally addressed to Justinian, a universal ruler, so that it would apply to
lesser rulers and minor princes as well (ad regulas et minores chain principes attemperavimus).
The decision to make a translation was also prompted by Mosellanus' desire to avoid Agapetus'
excesses in the use of homocoteleuta and homoeoptota (rhyming case endings). All this liad
to be said, lest some readers assume that Mosellanus' departures from the Greek text occurred
by error rather than by design. Written in Leipzig, after the pestilence had subsided, February
13, 1520. On Mosellanus, cf. O. G. Schmidt, Pe/rus Mosellanus, Ein Beitrag zur Geschiehte
des Humantsmus (Leipzig, 1867) (excellent and modest); K. and W. Kraft, Briefe und
mente aus der Zell der Reformation im 16. Jahrhundert... (Elberfeld, 1875), pp. 118-201
L. Geiger in Allgemeine Deutsche Biographie, 22 (1885), 358-59; H. Michel, ed., Petrus Mosel-
lanus, Paedologia (1906), pp. V XVII (excellent); R. F. Seybolt, Renaissance Student Life,
¡he Pacdologia of Petrus Mosellanus... (1927), pp. XIV XVII ; Kristeller-Cranz, Catalogus...
(as in note 34 above), II, pp. 146-47.

45 PRECEPTES / D'AGAPETVS A IVSTINIAN. / Mis en Francois par le Roy Tres-
Chrestien LOVIS treiziesme, / Roy de France et de Navarre, / en ses leqons ordinaires. /A
PARIS, f PAR PIERRE LE COURT. / Avec Privilege de sa Majeste. /1612/.

13 AGAPETUS EAST AND WEST 15

During the sixteenth and seventeenth centuries, schoolboys, like
their earlier counterparts for whom the manuscript schedographic com-
mentaries of our author had been composed, were to learn Greek grammar
and composition, as well as moral principles, from the Chapters. The
Brimo edition strung out each chapter over a large number of pages,
and divided its exegesis into title, text, translation, grammatical analysis,
an occasional exercise in composition, and a disquisition on the social
and moral uses to which a given chapter could be put. If the young pupil
was at the same time a king as was Louis XIII who, at the age of
eleven, was made to translate the first twenty chapters of Agapetus from
Lal,in into French so much the better.45 However, by the seventeenth
century, the primary function of Agapetus was to dispense grammatical,
rather than political, wisdom.

This is not to say that Agapetus was of no importance as a political
writer in the sixteenth- and seventeenth-century West. Early in the
sixteenth century, some of his popularity was due to the general interest
of the times in the ars gubernandi. Printers, such as Froben in Basel or
Berthelet in London, included the Chapters in their publishing programs
along with more important -works on the same subject, because this was a
type of literature that the public was eager to buy.

The dates of Agapetus' early printed editions and translations ten
of them appeared between 1509 and 1549 coincide with the dates of
composition (and usually of publication) of the most famous Mirrors
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of Princes and treatises on rulership of early modern tines : Machiavelli's
Prince (written in 1513 and first printed in 1532), Thomas More's Utopia
(written in 1615 and first printed by Froben in Basel in March of 1518,
about two months after the appearance of Froben's Agapetus), Erasmus
of Rotterdam's Education of a Christian Prince (written in 1516 and published
by Froben in the same year), Guillaume Budé's On the Education
of a Prince (written in 1517 and published in 1546), and Thomas Elvot's
The Doctrinal of Princes (1534) and The Boke Named the Gove. rnor
(published in London by Thomas Berthelet in 1531, that is, within one
year or so of the a,ppearance of Agapetus' English translation by Thomas
Paynell from Berthelet's printing house).

On the whole, we cannot detect the direct influence of our Byzan-
tine author upon any of the writings just listed, but there may be one
notable exception : Erasmus' Institutio Principis Christiani. Two pieces
of circumstantial evidence lend pla,usibility to this suggestion : Agapetus
was known in the Erasmia,n milieu before 1516, and Erasmus was perso-
nally acquainted with the first publisher of our author.

According to Froben's preface to the Agapetus edition of 1518, the
person who suggested this author to him was his conzpater Beatus Rhenanus
(1485-1574). Beatus had given Froben a copy of Agapetus' libellus
(this, to judge by Froben's print, was the editio princeps of 1509), which
he had in his library. Now, Rhenanus was not only a close friend of
Froben but, from 1515 on, also of Erasmus. He was the corrector of
Erasmus' manuscripts, supervised the printing of his books, and was
a frequent guest at Froben's atelier and house, where Erasmus, too, lived
for some time. Beatus was in Basel in 1516 and 1517, and could have
acquainted Erasmus with a -work which he owned probably as early as
1510, and which WaS so close to the subject occupying Erasmus shortly
before 1516.46

Erasmus would have been interested in the edition of 1509 not only
because of its contents, but also beca,use he wa,s personally acquainte'd
with its publisher, Zacharias Kalliergis. For it was in all probability
Kalliergis whom Erasmus called "the learned youth named Zacharias",
and whom he met at the house of Marcus Musurus at Padua, in 1508.47
A year or so later, Kalliergis could even have provided Erasmus with a
copy of his Agapetus directly, but this is merely a surmise.

Agapetus was a likely text to arouse the interest of Erasmus, who
was consulting the literature of the subject in which he was engaged_
at the time. In the editio princeps, the Institutio was preceded by Erasmus'
own translation of Isocrates' Ad Nicoelem, a text which appears together
with Agapetus' Chapters in a number of manuscripts.

46 On Beatus Rhenanus, Froben and Erasmus, cf., in addition to works quoted in note
:33 above, A. Horawitz, Beatus Rhenanus, cine Bzographte (Vienna, 1872); zdenz, "Des Beatus
Rhenanus Literhrische Tatigkeit in den Jahren 1508-1531," Sztzungsbertchte der Menu
Akad. der Wiss., Phil.-htst. Classe, 71 (1872), 643-90; idem, "Die Bibliothek und Correspon-
denz des Beatus Rhenanus...," zbidem, 178 (1874), 313-40; G. Knod, "Zur Biographic!
und Bibliographic des Beatus Rhenanus," Centralblatt fur Bibliothekswesen, 2 (1885), 253-76;
Neue Deutsche Biographic, I (1953), s.v. Beatus; Kristeller-Cranz, Catalogus... (as in note 31
above), II, pp. 114-15.

47 On Erasmus' likely acquaintance with Kalliergis, cf. Geanakoplos, Greek Scholars..
(as in note 27 above), p 202 and note 5.
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ed. prineeps, f [1] : Deus cum sit in
omnia beneficus, ipse nec eget nullius officio,
nec requirit beneficiutn. Ita vere magni prin-
cipis est dt aeterni principis imaginem refe-
rentis, vel gratis benemeren de ommbus nullo
vel emolumenti vel gloriae respecto.

Ibid.: Deus cum millis tangatur affectibus,
lamen optime mundum administrat indicio
Ad hulus exemplum princeps in otnnibus quae
gerit exclusis animi motibus, rationem et
animi iudicium deba adhibere

Ibid., g 2 : noli teipsum principem bonum
existimare, si collatus cum aliis minus malus
appareas.

Ibid., i 2 : Non licet dormitabundum esse qui
clavo assidet et in tantis rerum pericults
stertit princeps? Nullum mare tam graves
habet tempestates unquam, quam omne
regnum assidue. Semper itaque principi
vigilandum est, ne quid erret qui non nisi
plurimormn pernicie delinquit. Magnitudo
navis... hand faca elatiorem bonum naucle-
rum, sed attentiorem Ita bonus rex, quo
pluribus imperat, hoc vigilantior esse debel,
non insolentior.

Iba] , f [1] : Deus uL pulcherrimum sui simu-
lacrum in coelo constituit in solera, ita traer
homines evidentem.... qui colocavit nnagi-

2 C. 7726

Agapetus, Ch. 63 Deus milla re indigel,
Imperator solo deo Imitare igitur nullius
indigum petentrausque fac uberem miseri-
cordiae copiara... Agapetus, ch. 37: Mag-
nam qui potestatem adeptus est, largitorem
potestatis imiletur pro viribus. Si etnia rala-
gmnem gestat rerum praesichs Dei atque per
ipsum continet reman principalum, in co
maxime imitabitur ut non existimet
quicqua in misericordia preciosius optabillusve.

Ac,sapetus, Cli. 13 : Aequaletn oportet semper
esse imperatoris ammum, mutan enim pro
rerum varielatibus, mentis instabilis argu-
menturn efficitur... neque usque ad insolen-
tiam extolli, neque usque ad animi consterna-
tionem deiici... Agapetus, Ch. 11 ...oportet
igitur te poientissime imperator in hac rertint
versatili mutatione immutabilem habere pie-
tatas cogitationem.

Agapetus, Ch. 66 : ...ne quis enim malorum
abstmentia nistificat potentem, sed bonorum
editio coronat eundem. Ne igitur malitni
duntaxat abstmere cogitet, sed iustitiam etiam
capescere contendet.

Agapetus, Ch. 2 : Ceu gubernator vigilatusque
adeolmperatoris oculatissimws intellectus, con-
tinenstuto aequitatis clavos atque expellens
fortiter iniquitatis fluctus, ut ne cymba mun-
danae reipublicae illidat fluctibus iniquitatis.
Agapetus, Ch. 10 : Sicuti fit aprid navigantes,
quom nauta errat, modicum affert navigan-
tibus nocumentum, quom yero gubernator,
totius efficit navign permciem ; sic et in
civitatibus, si quis ex subditis peccet, non
tam rem publicara quam selpsum laedit ; sin
vero ipse princeps, universae infert rei publi-
cae detrimentum.

Agapetus, ch. 51 : Solis profecto partes sunt
;Ilustrare radiis orina], principis yero virtus
est egenorum misereri [Emperor is superior

1 E AGAPETUS EAST AND WEST 17

Second, there is the Institqttio Principis itself. As its title has it,
the Institittio is aphorismis digesta, so that its perusal would be made easy ;
this principle of organization by short sententious chapters is that adop-
ted by Agapetus, but to my knowledge was not used in earlier Western
Mirror literature. Moreover, we can point to Agapetian parallels, espe-
cially in those passages of the histitutio that (leal with the topos of ruler
as image and imitator of God on earth and with the sun as a likeness
of the ruler. Erasmus was no mere hack, and We should not expect
borrowings from him, no more than we expected them from Manuel II,
who undoubtedly used Agapetus. Still, I find the following parallels sug-
gestive (for the sake of uniformity, I quote Erasmus after the first edi-
tion of 1516, ami Agapetus in the Latin translation of the 1509 and
1518 editions)
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nem regem At sole nihil communius... ita to the Sun] Agapettis, Ch. 21 : ...nam si
princeps publicis usibus maxime debel esse effigie divina honoratus est I e., the
expositus... Emperor] ...

So much for the parallels between the Chapters and passages in
Erasmus' rnstitutio. From the seventeenth century, we are able to quote
two incontroversible pieces of evidenceone facetious, the other serious
for the appearance of Agapetus in the context of Western political
theory. In 1633, Bernhard Damke produced an amply commented edi-
tion and what purported to be but was not a virtually "new"
translation of Agapetus.48 At that time, Damke Wati a riere twenty
years of age. The precocious, youth dedicated this first, and apparently
only, publication of his to no less a figure than Hugo Grotius, by then
a man of fifty and enjoying fame throughout Europe. In turn, the founder
of the discipline of international law wrote a poem in Greek elegiac
couplets in honor of Agapetus and his editor, a poem that seemingly
has escaped the attention of Grotius scholars."

The second piece of evidence, coming from England, is more substan-
tial. Bishop James Ussher (1581-1656) preached the doctrine of divine
right in front of Charies I on November 19, 1648, that is, in the midst
of the Civil War. We do not know the details of the arguments that
Ussher, the Anglican counterpart of Caesar Baronius, used on that occa-
sion ; we do have a work of his, however, written for the benefit and at
the special command of Charles I. It was published posthumously in
1661 under the title, The Power Communicated by God to the Prince and
ihe Obedience Required of the Subject... ., from a copy written in
Ussher's own hand. 5 In this work, numerous quotations from
Agapetus' "grave advice to the Emperor Justinian" stood side by side
with sources familiar to students of imperial ideology : Isocrates' Nicocles,
Diotogenes the Neo-Pythagorean, and Justinian's Novels. These quota-
tions from Agapetus showed that the King "hath the im.age of God,

AGAPETI / DIACONI /Ad / JUSTINIANUM IMP. / Et / BASILII / MACEDONIS/
IMP. / Ad / LEONEM PHILOSO / PHUM FIL. / Adhortationes de bene admi- / nistrando
Imperio. / Graece et Labile. / BERNHARDUS DAMKE / Hamburgensis / Recensuit, et Notas
adjecit. / BASILEAE, / Typis JOANN'S SCHROTERI. 1633 On the adventurous Damke or
Damcke (b. Hamburg, 1613, d. Riga, 1656), arrested in Orleans in 1636 and freed through
the mediation of Hugo Grotius, cf. Ch. G. Jocher, Allgemeines Gelehrtenlcxzkon... 2 (1750,
reprint 1961), col. 13.

The poem opens the Carmina gratulatoria after Damke's Preface lo the Reader : "Has
edidax'Agapatos loustinianon lanaktal Thespesi'alrekeos thesma dikaiosynas,I Houlas ngn Agapeton
edeis, agapae Rai autos, I Damkie, len achlyn pasan aposkedasas, I Euepies soplues te prommia ;
pou pote lexeis, I líos neos arxamenos, skeptra theaustopoleis?"

Freely translated, the poem runs as follows : "As Agapetus taught the Ruler Justinian
the Divine Laws of strict Justice, so now thou, Damkethou, too, a beloved one [the pun is
on Agapetus beloved] hast published Agapetus and scattered away all of his obscurity. These
are the mere beginnings of eloquence and wisdom ; where wilt thou stop, who hast started
as a youth and art already wielding the sceptre of Royal Law?" This product is not recorded
in J. ter Meulen and P. J. J. Diermanse, Bibliograplue des &His imprimis de Hugo Grotius
(1950). It should be assigned no. 289 A on p. 111 of that work. The two Brunones (as in
note 42 above) were better informed than modern bibliographers : on p. b 5v of their preface
they mention Hugo Grotius' Carmen encomiasticum, which adorned Damke's edition of 1633.

5° Reprinted in The Whole Works of Ussher, XI, pp. 225-418. The edition of 1661
has 231 pp.
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51 Cf. edition of 1661, pp. 29-30 (Agapetus, Chapters 1, 21, 37); p. 42 (Agapetus,
Chapters 30 and 61); p. 44 (Agapetus, Ch. 45); p. 53 (Agapetus, Ch. 68: "For although the
king be Lord of all, yet is he the servant of God together with all"); p. 63 (Agapetus, Ch.
27); p. 73 (Agapetus, Ch. 36). On Ussher, cf., e.g., Dictionary of National Biography, 20
(reprint, 1959-60), 64-72.

52 Cf. I. Craigie, The Baszlicon Doran of King James VI..., I (1944); II (1950) The
Scottish Text Soczely, 16 and 181, esp. II, p. 63-87, "The Literary Antecedents of Basilicon
Doron". Cf. also W. Lee Ustick, "Advice to a Son : A Type ot Seventeenth-Century Conduct.
Book," Studies in Philology, 29 (1932), 409-41.

53 Passages from James I are quoted after Craigic, The Baszlicon Doron... (as in the
preceding note), I, pp. 26-7 and 29 (from the 1603 edition); for the Paynell translation,
cf. n. 39 above.

54 Cf. Sir George F. \Varner, "The Library of James VI, 1573-1583. From a manuscript
in the hand of Peter Young, his Tutor ...", Publications of lhe Scottish Ilistory Soczety, 15
(1893), XI LXXV, esp. p. LXI (Agapetus en francois et grecg this must have been the Picot
edition of 1563) ; p. LXV ( Introduction lo Wisdomtills book often contained Paynell's English
translation of ca. 1530) ; p LXVIII (Camerarit praecepta nzorurn is it the Libellus gnomologicus?).
As a curiosity, I shall inention a statement by the famous French political thinker Jean Hotman
(who translated the Basiltkon D5ron in 1603) : Hotman suggested that in writing the D5ron
James had been inspired by three Byzantine works : the Hortatory Chapters of pseudo-Basil I,
Constantine Porphyrogenitus' De Administrando Imperio, and Manuel II's Precepts. We already
know that the first and the third of these Nliorks drew on Agapetus. Hotman's suggestion was
probably gratuitous. Cf. Craigie, The Basilicon Doron.. (as in note 52 above), II, p. 63,
n. I and 64.

17 AGAPETUS EAST AND WEST 19

and that he is not bound by law. Ussher, who worked from the sources,
adduced Agapetus' Greek in footnotes, and gave translations in the body
of the text. These translations were usually his own, and were on the
whole better than those by either of his Countrymen, Thomas Payne11
or James White. Only the tenor of Ussher's rendering of Agapetus'
chapter sixty-one is so close to that of White's, that it suggests the
Bishop may have had the Scotsman before his eyes.51

I just spoke of the only two incontrovertible pieces of evidence, but
a diligent search in sixteenth- and seventeenth-century Western
political literature might reveal other pieces as well. I have particularly
in mind the political writings of King James I of Scotland and England
(b. 1566), above all his Basilikon Doran. Of course, by 1599, when the
Basilikoa Dbron was addressed to James' son, the substance of precepts
similar to those of Agapetus could be gleaned from a large body of
printed material, both ancient and modern.52 Still, when we compare
this phrase from the beginning of Book One, "Remember, that as in
dignitie- he [i.e., God] hath erected you above others, so ought ye in
thankfulness towardes him, goe as farre beyond all others" with Agapetus'
Chapter 61 (58 in Paynell's translation), "arid bicause he [i.e., God] hath
preferd the <e> above al <1> other thou must honour him above all other,"
or this other phrase from the same Book : "neither thinke it ynough to
abstaine from euill & doe no good" with Chapter 66 (63 in Paynell's trans-
lation), "For the abstine(n)ce front yll, doeth not justify man, but the
dooyng of honestee and goodnes. Therefore no ma(n) shuld onely absteyn
from yll,"53 we feel that a further study might repay the effort. Such a
study would claim one firm starting point : we know that in his youth
James possessed at least one, and possibly as many as three, editions of
Agapetus in his library.54
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In the West, Agapetus' political message provoked no criticism in
early modern times, since it was well adapted to the needs of the propo-
nents of the King's absolute power. The only objection to the Chapters
known to me concerned their social, rather than their political, content.
The final part of chapter sixteen spoke of aphairesis and prosthesis, the
"taking away" of possessions from the rich and the "adding" of them to
the poor. Taken literally, it proposed an equal distribution of -wealth
in the state.55 In 1563, Jean Picot (d. 1565), from 1552 the President
aux enquaes of the Parlement of Paris, thought out the revolutio-
nary consequences of such a proposal and issued a warning against it in
the preface to his translation dedicated to Charles IX of France on the
occasion of the latter's coming of age. The thesis that one should "oster
aux riches pour donner aux paouvres et les egaler" was a statement
"platonicque, peu juridicque et moins Chrestien." This was because God
created both the pauper and the wealthy man, who should both remain
in their respective stations ; and because it was not permissible to "oster
aux uns pour eurichir les autres."56

Agapetus' Chapters continued to function as a political tract, a
textbook of Greek, and a collection of moral precepts in both the West
and the East down to the eighteenth century. About 1600, however, a
new function was assigned to them : that of a scholarly source. The first
to show interest in Agapetus were Catholic scholars, either in the service
of the Counter-Reformation or furthering the missionary hopes of their
Church in the Orthodox East. In his entry for the year 527, Baronius
in.serted the full translation. of Agapetus into volume seven of his Annales,
published in 1596.57 Like most editors down to Migne, Baronius only
slightly retouched the translation of the editio princeps except that for

55 White's translation : "It seemeth to me most inconvenient and against all reason,
that the riche and poore men of unlike [i.e , in unlike circumstances], suffer like hurte and
damage, the one bursteth with mines, the other perisheth with honger : some possesse the boun-
des and endes of the worlde, others have not whereon to set their soles of their feete. That
therfore bothe may obtaine health, thou muste by taking away and geving, heale them bothe.
Also thou must reduce and transferre to equalite, the unequalitie."

56 DECLARATION DES / articles par forme d'aduertisseme(n)t, / prompteme(n)t com-
posée par Agape- / tus diacre de la tressaincte gra(n)de E- / glise de Dieu, adressant à Iusti-
man / Empereur premier de ce nom : / Traduicte de Grec en Francoys par Iehan Picot co(n)seil-
ler en la court de Parleme(n)t et president es Enquestes d'icelle, et par luy dedié [sic] / AV
TRESCHRESTIEN ROY / de France, Charles neufiesme. / Par moy les Roys regne(n)t et
ceux qui font les / loix, ordonnent choses iustes. Prou. 7 / A PARIS, M. D. LXIII. / Chez
Gull Morel imprimeur du Roy. / Par prmilege dudict Seigneur. The strictures against Agapetus,
Ch. 16 are on p. 9 of the preface to Charles IX. In his translation, Picot rendered not
quite consistently the acrostic of the original, thus : "A nostre tres divin et tresreligieus empe-
reur Iustinian, Agapetus diacre treshumble." Our Agapetus is a late work of Picot and his
only French (rather than Latin) translation known to me. Picot's attention may have turned
to Agapetus, because some years earlier (1560) he worked on Maximus Confessor, a putative
author of Senteniae in hundred chapters, a genre parallel to that of Agapetus' Precepts. On
Picot, cf., e.g., J. P. Nicéron, Mémozres pour servir à l'histoire des hommes Illustres... 34
(1736, reprint 1968), pp. 157-59; E. Maugis, Histoire du Parlement de Paris (Paris, 1916),
pp. 183, 192, 198, 216; A. Pauphilet, Dictionnaire des lettres françaises, le seizieme siecle (1951),
569.

57 On Baronius, cf. A. Pincherle in Dizionarto biografzco degli Italiani, 6 (1964), pp.
470-78.
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59 A. Galland, Bibhotheca veterum Patrum antiquorumque scriptorum ecclesiasticorum...,
XI (Venice, 1776), pp. 253-265.

Migne, PG, 86, cols. 1163-1186.
60 P. 95; for reference, see note 31 above.
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some reason he left untranslated the word apeiroplas ias in chapter forty-
four. In the course of the seventeenth and eighteenth centuries, Agapetus
was included into various Bibliotheeae Patrum, such as those by Morel
(1644) and Galland (1776) ;58 and Abbé Migne's Patrology, in which
most of us read Agapetus today, is but the last in the line of such collec-
tions.58

A word on the Latin translations of Agapetus. S. F. G. Hoffmann's
LeXiC011, bibliographieum 60 lists nine of them. Of these, two had to differ
from that of the editio prineeps of 1509, because one, by Menrad Molther,
was written in hexameters (1527) and the other, by E. Neuhus, in elegiac
verse (1603). Mosellanus' free translation of 1520 is totally independent
from that of 1509. This is also the case of the version that Joachim Came-
rarius published in 1569 or 1570, for the first letters of its chapters formed
the acrostic Divinissimo et pietate summo regi nostro lustiniano Agapetus
in minimis Diaconus, while the translation of 1509 had no acrostic at all.
Camerarius' translation does not show a dependence on his teacher
Mosellanus, whose interest in Agapetus may have influenced Camerarius'
decision to include our author into his Libellus gnomologieus. To my know-
ledge (and I have not inspected every edition of Agapetus) only Mosella-
nus and Camerarius offered prose translations differing from that of the
editio prineeps. The vulgate Latin text of Agapetus stems from the anony-
mous translator of 1509. From there, it passed on, either untouched or
with more or less extensive changes, from edition to edition. Thus, in
1518 Froben simply reprinted the text of 1509; Baronius did the same
in 1596, through some printed intermediary, with a minimum of changes.
Even those who criticized the first translation for the roughness of
its style and claimed to have prepared "virtually new", or "new" transla-
tions, did little more than give a face-lifting to the old text of the Kallier-
gis print. This is true both of precocious Damke, who made the claim in
1633, and, if to a lesser degree, of Banduri himself (1711). Moreover,
even when they innovated, authors of the revised translations borrowed
their inovations from each other : Damke probably from Baronius, and
Banduri certainly from Damke. The edition by Aligne rests on that by
Galland ; and Galland, who used Ba,nduri's Greek text, often retained
the Latin of the editio prineeps. Thus, for polyommatos nous of Agapetus'
chapter two, modern users of Migne still read the charming oculatissimus
intellectus of the 1509 edition instead of Damke's literal -multioculus
intellectus or Banduri's more elegant perspicaeissimus animus.

IV

We shall have to content ourselves with a few random notes on
the fate of the Chapters among the Christian subjects of the Ottoman
Empire, since that story has yet to be written. During the Turkocracy,
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the Deacon continued to appeal both to native Greeks and to people
of Greek culture, and he seems even to have grown in popularity in the
seventeenth and eighteenth centuries. However, by that time many of
his readers were no longer able to unravel his grammar or follow his
stylistic aerobatics ; hence the appearance of manuscripts and editions
in which the original text of the Chapters (with its word order simplified)
was accompanied by a modern Greek translation. e know of at least
three such translations, each apparently made independently of the others.
One of them was by a former Metropolitan of Aneyra ; another, by the
first known professor of the Greek Academy of Bucharest who hailed
from the area of Trebizond, Sebastos Kyminites (d. 1702), and the
third, by the well-known Director of the School of Patmos, Daniel Kera-
meus (1745/6-180461

After the fall of Byzantium, 110 members of the Imperial house
were left in Constantinople, Mistra, or Trebizond, to be admonished with
the help of Agapetus' exhortations or the precepts inspired by them.
But two Orthodox centers, the principalities of 'Moldavia and Wallachia,
¿lid survive under loose Ottoman control ; their rulers and court officials
laid claim to protection over the Orthodox establishments under Ottoman
sway, and even dreamed of assuming some of the prerogatives of the
Byzantine Emperors. Toward the middle of the seventeenth century,
Greek culture W011 out over the Slavonic at the courts of these two prin-
cipalities, and soon afterward Greek educational institutions were set
up there under princely patronage. The stage was set for the appearance
of Agapetus' Chapters in Romanian lands. Our text was read there predo-
minantly in Greek (Byzantine or modern), but also in Romanian, and
apparently even in Slavic. As in the West, so in the Romanian lands,
the Chapters were ushered in in a triple guise, as a Mirror of Princes, as
a textbook, and as a source for moral instruction.

As a X irror, Agapetus does not yet seem to have been used in
the Admon Wolfs which the Voyvode of Wallachia Neagoe Basarab (1512

61 Cf. the Atheniensis Graecus 1133 (dated to 1710), cf. furthermore Bellomo, Agapelo...
(as in note 3 above), pp. 21-22; manuscript nr. 36 of the Biblioth&E Pezarou in Tyrnabos,
Greece (eighteenth century), cf. L. Politis, SynoptikF anagraphe cheirograph5n hellenarin
I= Ilellenika, parartr.ma 25] (1976), 56; a book called Perigraphe tes Sebasnitas 1,al basililces
manes tes hgperagias Theotokou... tou Kykkou epiphenu:onienes, containing, as a supplement,
Ekthesis... Agapetou, translated into "our common and simple tongue," eis ten Aoinen /time-
(eran haploiken dialekton, by the former Metropolitan of Ancyra, Seraphim Pisulios (the book
appeared shortly after 1782; I used the British Museum copy, 4695. ce. 33). The paraphrase
by Sebastos Kyininites is preserved, e.g., in VindobonensisSupplernenturn Graecuni, 87 (writ-
ten in 1700; the manuscript once belonged to the stolnic Constantine Cantacuzino), and in
Bucharest, Acad. 1?om. 240 (eighteenth century). Cf. II. Hunger, Katalog.. Supplementurn
Graecurn [ Biblos-Schrif ten, 15] (Vienna, 1957), p 60; C. Dima-DrAgan, Biblioteca until 'mo-
nist Boman. .. (Bucharest, 1957), 155; Litzica, Biblioteca... (as in note 6 above), p. 117.
On Kyminites, his paraphrase of Agapetus and Its other manuscripts, cf. the remarkable book
by Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest el de Jassy et (curs pro-
fesseurs [= Institute for Balkan Studies, 142] (Thesaloniki, 1971), pp. 125; 161, n. 92; 363-372.
The independent modern Greek translation by Daniel Keramens was recently published by
Romano, "Un'inedita parafrasi..." (as in note 2 above), 4 15, with bibliography of the
translator, p. 1, note 2.
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1521) had issued in Greek and Slavic for his son Theodosius.62 However,
the Romanian Preface to a translation of 'John Chrysostom's Sermons,
published in Bucharest in 1691 and ad.dressed to Hospodar Constantin
BnIncoveanu (deposed in 1714), does contain a quotation from the very
first chapter of our author ;63 K-yminites' translation of Agapetus into
modern Greek was probably made for Brincoveanu. In any case, the
pi eface to this translation was dedicated to that prince.64

The most extensive use made of Agapetus in a Mirror of Princes
destined for a Romanian ruler is to be found in two poems printed in
Bucharest in 1715 under the title of Christiano-Political Admonitions.
Their language was modern Greek, their addressee, the Prince of "Ungro-
vlachia", Stephen Cantacuzino (dethroned in 1716), and their author,
Anthimus of Iberia, a Georgian of Greek culture. He had in turn been
Abbot of Snagov, Bishop of Rimnic in Wallachia, and Metropolitan of
"Ungrovlachia," and was deposed and murdered in 1716 for espousing
the cause of the local elite against that of the Phanariotes.65 Anthimus
informs jis that he transposed the sources of his first poem into "simple
politic," that is, fifteen-syllable "rhymed verse, so as to make them more
comprehensible and easier to be committed to memor,y."66 A cursory

62 For the Slavic text, combine P. P. Panaitescu, Cronicile Slavo-Ronuine din sec
A V X V/ publicale de Ion Bogdan (Bucharest, 1959), pp. 218-263 with G. Mihüilá in Roma-
noslavica, 14 (1967), 359-375; Greek text in V. Green, InMildiurzle lui Neagoe Basarab dom-
nul Ronuinesti... (Bucharest, 1942) ; Old Romanian translation (with indication of
sources) in I: Moisil and Dan Zamfirescu, Invdttiturile lui Neagoc Basarab... (Bucharest,
1971) ; cf. also Dan Zamfirescu, Neagoe Basarab si Inváfáturile ctitre Theodosie, pro-
blemele coniroversaie (Bucharest, 1973), with discussion of Ncagoe's sources. On the vexed
question concerning the language of the original version cf., most recently, P. 5. Misturel,
'Remarques sur les versions grecque, slave et roumaine des `Enseignements du Prince de
Valachie Neagoe Basarab a son fits Théodose' ", Byzanlinisch-neugrteclusche Jahrbucher, 21
(1971-1974, printed in 1975), 249-71 (original version was in Greek, but its practically simul-
taneous Slavic reworking became the official text).

63 For the text of the Preface of 1691, cf. I Bianu N. Hodos, Bibliografia romcl-
neascil veche, I (1903) ; esp. p. 317.

64 Cf Camariano-Cioran, Les Académies princreres... (as in note 61 above), pp. 125;
164, n. 92; 343. The preface was by Barbu Izvoranu, the son of the Great stolnic Radu.

Noulhesiai chrislianopoliiil,ai pros Ion ... Sieplianon Kanlakouzenon Boebonda...
Meiropolitou...Anthimou ion ex lberiin... En le... Meiropolei, ie en Boukouresti5..., apsie.
For bibliographical descriptions of this rare print, cf. E. Picot, "Notice biographique et biblio-
graphique sur l'imprimeur Anthime d'Ivir ..." Nouveaux mélanges orientaux... [= Publica-
tions de l'Ecole des langues orientales mutinies, 2ènle série, vol. 19] (1886), 556 557 [ = no. 51]
(cf. a short biography of Anthimus, ibid., 517-28) ; Bianu-Hodos, Bibliografia... (as in note
63 above), I, pp. 495-499 [= no. 172] ; E. Legrand, Bibliographic hellénigue ou description
ralsonnée des ouurages publiés par des Grecs du dix-huitième silcle (1918), pp. 123-21 [= no.
99]; N. Serb6nescu, in "Antim Ivireanul tipograf", Biserica ortodoxii romdrui, 74, 8 9 (1956),
esp. pp. 748-9 (this issue celebrated the 240th anniversary of Anthimus' death). On the
work itself, cf. C. Erbiceanu, "Macsimile si sentintele lui Antim Ivireanu," Biserica oitodoxd
romtlrul, 14 (1891-92), 333-55 (a modern Rumanian translation of Nouthesiai); Dutu, Les
liures de sagesse... (as in note 71 below), pp. 121-22; idem, (as in the same
note), pp. 81-82. I used a photostat of the Athens National Library copy, for which I am
indebted to Professor M. I Manoussacas. The latest and most complete bibliography concer-
ning Anthimus and his writings is given in G. Strempel, ed., Anhui Ivireanul, Opere (Bucharest,
1972), 463-69. I single out the Russian book by the Georgian F. Diindiixa§vili, Anlimoz
Iverieli (Aniim Iverianu), iizn' i ivoreesivo... (Tbilisi, 1967).

°a Nouthesiai... (as in the preceding note), p. 3 : Kai ta hosa gndmika esynaihroisa,
la emeiaphrasa eis Slichous haplous politikous homoiokatalektous dia to eulepion kat eukolom-
nemoneuton.
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reading reveals that Agapetus provided parts of Chapters 51, 46, 41, 68,
12, and 71, 32, 69, 1, 37, 61 (in that order) for Anthimus' verses.67 In
addition, Agapetus' work had inspired the contents of the first poem's
acrostic but not its length, which in the Metropolitan's own version
turned out to be interminable.68

Under Anthimus' pen, the bits from Agapetus were transformed into
banalities so that ti,vo examples will suffice to demonstrate the prelate's
rhyming craft. Agapetus' comparison between the eye "implanted in our
body" and the emperor "set into" the whole world (Chapter 46) inspired
the following doggerel

To our body, 'Us the eye that lends illumination,
And ' tis the Ruler who provides the succor to the nation".

In Chapter 51, the Deacon drew a parallel between the duties of
the sun and those of the emperor : the former illuminates the Creation
with its rays ; the latter shows his virtue by lavishing his mercy upon the
indigent. Here is Anthinms' version

The property of shedding light was given to the sun
The properly good rulers have is care for everyone 7°.

A full Romanian translation of Agapetus which was never prin-
ted is preserved in two manuscripts, both originating in Rimnie. The
earlier of them dates from the nineties of the seventeenth century. The
model for the Romanian translation is said to have been a Slavic, rather
than a Greek, Aga,petus, presumably because the scribe of the earlier manus-
cript, one Vlad, was a translator from Slavic.71 All this, again, fits well
with what we know about the chronology of the respective Greek and
East Slavic influences in Romanian lands.72 Of course, even if the source
of the Romanian translation was Sh-tvic, it may have been a manuscript

67 Nouihesiai... (as in note 65 above), pp. 7, 8, 16-18, 20, 22. Another source for
Anthhnus was the Hortatory Chapters of Pseudo-Basil I, a modern Greek translation of which
he had printed in 1691.

gg The acrostic of the first poem takes up nine lines of print and runs : 110

lancinoMetropolites
Ouggroblachias Anllumos 110 apo lberén 15 Ilynselotal5 ha, Theosebestat5 Authente

Aai llegemoni pases Ouggroblachias, Kyri5 Eyri5 I5anne Stephan5 Boebonda 15 KantaLou:en5,
15 en hagt5 Pneumalt agapel5 Hy15 kai euergele tés hem5n lapeinotelos, chann, eleos Aai boétheian
an5then para Theou pantokraloros, eli Lai apostoliken euloglan.

99 Noutheslai... (as in note 31 above), p. 7 110 ophthalmos Ion stimato.s einai ph5la-
g5gia 1 boetheia tes poleos einai he Authentia.

79 Ibld. : lIIiou lo zditima etnai dia na lamp, Tou Authentos de tou panta na
perithalpe

71 Much of the above information has been culled from A. Diitu, Les lunes de sagose
dans la culture roumainc (Bucharest, 1971), Chapter 2 : "Le miroir des princes", pp 97-153.
This chapter is an enlarged version of the same author's "Le 'Aliroir des Princes' dans la
culture roumaine," Revue des Eludes Sud-Est Européennes, 6 (1968), 439-79 and was in turn
reprinted in the Romanian version of the book, Ctirlile de infelenclune in cultura ronuind (Bucha-
rest, 1972), 65-103. The two manuscripts containing the Romanian Agapetus are ms. ran.
3190 and 1788 of the Romanian Academy of Sciences.

72 Cf. P.P. Panaitescu, "L'influence de l'ceuvre de Pierre Alogila, archevéque de Kiev,
dans les Principautés roumaines," Melanges de l'Ecole 1?oumaine en France, 5 (1926), 3-97
In spite of geography, Ukrainian influence in 'Wallachia preceded that in MolclaN ja On Gi ek
manuscripts of Agapetus in Romanian lands, cf notes 6 and 61 above.
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rather than a print ; in fact, we know of at least one Slavic Agapetus
manuscript in Romanian lands : it belonged to the library of the Ukrai-
nian ascetic Paisij Velfekovs'kyj, a library which he left in the Neamt
monastery in Moldavia." However, its date is in the eighteenth century,
thus this manuscript was too late to have served as a model for a
Romanian translator of about the second half of the seventeenth. Still,
it is possible that the Romanian Agapetus of the Rimnic manuscripts
was translated from the Slavic editio prim ceps of our author which Peter
Movihi (Mohyla), the "voevodi6 of Moldavian lands," had printed in
Kiev in 1628. The Romanian Agapetus may also have been translated
from the reprint of the 1628 Kiev edition, made in Moscow in 1660.74
The final word on this matter must be left to Romanian scholars.

Anthimus' poems, serving Byzantine gnomic wisdom up once more
in 1715, apparently marked the end of the use of Agapetus for the
benefit of Roma,nian rulers. I unearthed no borrowings from Agapetus
in the Admonitions which Prince Nicholas Mavrocordato (d. 1730), Anthi-
mus' murderer, wrote for his son Constantine in 1727, nor in the same
author's lengthy .31 anual (in 869 chapters) addressed to a hypothetical
ruler:75 Abotit the time of Anthimus death, a search for new models of
conduct for Wallachian princes was directed toward Western works,
in both Latin and French, that were translated into Greek or Romanian

Nicholas Mavrocordato himself sponsored one of these translations.76
If Agapetus' Chapters thus lost the princely ear, this loss was

compensated by a gain among a wider and more impressionable public.
In the first years of the eighteenth century, Agapetus was included in
the curriculum of the elementary (or third) class of the Greek Academy
at'Bucharest, where beginners read him as a textbook along with Phocy-
lides, Pythagoras, the letters of Theophylactits Simocatta (in which
Copernicus, too, was interested), Liturgical Poems on the Twelve Feasts,
Aesop, and Homer.77

Out of school, Agapetus must also have provided spiritual nourish-
me,nt for Greek and Greek-speaking readers. Some of these readers
were of ordinary condition : About twenty eighteenth and nineteenth-
century manuscripts preserved in the libraries of Mount Athos indicate
a'Monastic readership ; and in Wallachia, at some point in the eighteenth
century, a manuscript of Kyminites' paraphrase of Agapetus belonged
to one "George the barber". However, to judge by the remarks of for-
mer owners in manuscripts themselves, most of those whom Aga,petus
edified in Wallachia were members of the Greek-speaking elite : high

73 Cf. A. I. Jachnirskij, " Slavjanskie i russkie rukopisi rumynskix bibliotek," Sborruk
Otdelenija russkogo Jazyka i slovesnosti Imp. Akad. nauk, 79 (1905), 555.

74 On the Kiev edition of 1628, cf. pp. 30-35 below ; Sor some further details on Mohyla,
Agapetus, Pseudo-Basil's Hortatory Chapters and Romania, cf. my Ljubomudreljhj Kyr" Agaptt...
(as in note 1 above), pp. 26-28.

75 For texts of both these works, cf. A. Papadopoulos-Kerametts in E. de Ifurmuzaki,
cd., Documente pruntoare la istorla romdrulor... XIII (1909), pp. 461-504.

76 Cf., e.g., Dutu, Les livres de sagesse... (as in note 71 above), pp. 126 and 129.
77 Cf. E. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire..., VII (1895), pp. 79-81. The program

of the Academy dates from 1707.
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court officials a stolnie, a great postelnie and -writers.78 One 13,st
example : Aga,petus' Chapters were recommended reading for a lady of
high society, along with the Oktoechos by John of Damascus, the Acathist
Hymn, the Explanation of Divine Liturgy by Nicholas Caba,silas, an alche-
mical treatise by Stephen of Alexandria, and, finally, the work of the
author ma,king the recommendations. The lady was Helen Mavrocordato,
wife of the Hospodar of Moldovlachia, and the recommendation was
offered by Constantine-Caesarius Dapontes (1713/14 1787), a Greek
born on the island of Scopelus who died as a monk of Athos." His advice
is recorded in the following lines, -written about 1748 and published
in 1766

The writings which to my own taste mellifluous appear,
Are these : do listen while I speak ; their titles follow here
Stanzas in Mary's praise ; Eight Tones the Damascene did write,
Stanzas on John the Baptist, too, of similar delight.
The Virgin's seven prayers in the "Book of Prayers" told,
"On Liturgy" by Nicholas Cabasilas of old ;
The Chapters which Agapetus the Deacon did compose
For Emperor Justinian, that ever-blooming rose;
The treatise Stephen has produced on the gold-maker's art,
And Constantine himself, of course, the honey of the heart. "

Except for the rhyme a Western intrusion everything in Anthi-
mus' and Dapontes' lines was lowbrow Byzantine : the fifteen-syllable
verse, the dida,cticism, and the contents. The list of edifying reading
that Dapontes drew up for the Phanariote lady did not mention the best
Byzantine writings, but it did contain Agapetus. Da,pontes must have
studied him in the Greek Academy of Bucharest, where he himself ha,d

74 Cf. Camariano-Cioran, Les Academies. .. (as in note 61 above), pp. 367, n. 20; 313.
74 The most useful bio-bibliography of Dapontes is still that by E. Legrand, Ephimérides

daces..., III [=- Publications de l'Ecole des langues orientales vivantes, 202] (1888), pp. lx
xxxiv. For recent bibliography, cf. E. Soulogiannes, Kaisariou Da ponte Kan5n periektikos
pollan exairetòn pragmardn [= Keimena kai meletai neohellenikes philologias, 371 (1967),pp. 4,
note 1 and 6, note 3. Cf. also idem, ¡Jo Dapontes, he antiNpsis ton peri historias kailho prologos
eis to "Phanari gynailorm" Keimena kai nwletai neoellenikes philologias, 651 (1970), and M.
I. Ch[adzephotils], entry "Dapontes" in Megale Egkyklopaideia tes neoellenikes logotechnias, 6
(s.a., but after 1963), pp. 127-30 (superficial); Linos Politis, "Digenis Akritas. A propos
de la nouvelle edition de l'épopée byzantine," Scriptorium, 27 (1973), 330, n. 5; and histories
of literature, e.g., B. Kn6s, L'histoire de la littérature neo-grecgue...(1962), pp. 488 194; K.
Th. Demaras, Historia lis neoellenikes logotechnias... (3rd ed., 1964), pp. 114-17; L. Politis,
A History of Modern Greek Literature (1973), pp. 75-76.

" Constantine Dapontes, Kathreptes gynaik5n..., If (Leipzig, 1766), p. 396:
Eme poson me phainontai syggrammata melata,
alwusai na se la eip5, etouta einai, nata:
Damaskenou Oktoechos, Olkoi tes Panagias,
prosthesai kai tou Baptistou, h5s chantos homoias.
.1M eis ten synopsin hepla euchais tes Panagias,
Nikolaou Kabasila Peri tes leitourgias.
Kephalaia Agapetou, tou ek t5n diakon5n,
pros ton loustinianon, to rhodon t5n ai5n5n.
To tou Stephanou syggramma pert chrysopoiias,
ki' autos ho Kanstantinos sou, to meli lis kardias.
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been a pupil. In any case, he owned a manuscript copy of Kyminites'
paraphrase of the Deacon.8'

An author whom nobody would think of including into the best-
seller list in his own time had moved to its top just as Byzantium's
role as a repository of living cultural values was about to end Among the
Rellenes, the Romanians, and, as we shall presently see, among Ortho-
dox Slays as well, Agapetus' heyday came when Byzantium was no more,
and he achieved much of his success outside of what has once been Byzan-
tium's territory. When it came to contents, post-Byza.ntine Orthodox
culture was largely a unit, even if it spoke in many tongues.

Some years ago, Agapetus escaped the confines of scholarship, and
appeared in a work of Western fiction. He assumed this newest, but
probably- not last, role in Dorothy Dunnett's The Ringed Castle, the
inain action of which occurs in Ivan the Terrible's time. There, an English
merchant is made to say after an audience with the Tsar : "Deacon
Agapetus put it better ... Though an Emperor in body is like all other
men, yet in power he is like God."82

The reader familiar with our author will readily realize that Ms.
Dunnett selected the most quotable of Agapetus'ehap.ters, the twenty-
fii st. It was most appropriate that her merchant should have been
reminded of Agapetus in sixteenth-century Moscow, for in real life his
Chapters produced their greatest impact among the Orthodox especially
_Eastern, Slays. This impact may be measured by the large number of
Slavic manuscripts of our text (at least ten can be readily quoted, 83
although a systematic search should reveal more), by the considerable
influence Agapetus exercised upon. Eastern Slavic political writings, and,
finally, by the fact that the Slays produced two different manuscript
translations of the Chapters," separated from each other by as much as

81 Dapontes says both these things himself in his Katalogos historikos..., ed. K. N.
Sathas, Me.saiönzkê bibliotliPkJ, III (1872), pp. 191-92. Cf. also Legrand, Ephémérides...
(as in note 79 above), pp. XV and Camariano-Cioran, Les Académies ... (as lji note 61 above),
pp. 384-85 and 735. Dapontes' teacher at the Bucharest Acadeiny, George Chrysogonus, 'was
a nephew of Kyminites.

82 Dorothy Dunnet, The Ringed Castle (1971), p. 163. The English wording of this
remark goes back to my "A Neglected Byzantine Source...", (as in note 1 above), p. 142.

$3 Nine manuscripts are listed in Ja. S. Lur'e, Ideologaeskaja bor'ba V rtzsskoj publicis-
like konca XV naifala XVI yaw (1960), pp. 476-77, notes 242-44. On the eighteenth-
century manuscript having once belonged to Paisij Velyékovs'kyj (1722-1794), cf. p. 25, note
73 above

34 The earlier translation is represented by Moscol,v, Gosudarstvennyj Istoricèskij Muzej,
Sinod. 202 (15th century), fols. 33v 47v, cf. A. Gorskij and K. Nevostruev, Opisanie slavjans-
kix rukopisej moskovskoj Sinodal' nnj biblioteki, II, 2 (1859), esp. pp. 621-22, and by the same
1.ibrary's Sinod. 991 [= Uspepskie 6er i-11Iinei of Macarius], fols. 692vb 696rb, cf. Arkhi-
mandrite Iosif, Podrobnoe oglavlenie Velikix Celitx-Minej vserosszjsl,ogo mitropolda Makarija..
(Moscow, 1892), pp. 502-03) in the "Tsar's copy" of Macarius' Alinei, the same translation
is to be found on fols. 928 fi of the February volume, cf. A. V. Gorskij and K. I. Nevostruev,
in e,'Ienija v Imp. ObViestve Istorii i drevn. rossijskix... [1886, book 1], 136-37) ; the later trans-
lation by Moscow, Lenin Library, Volokolamskoe sobr., 158/522 (16th century), fols. 305r-323r,
cf., e.g., Hieromonk Iosif, "Opis' rukopisej perenesennyx iz biblioteki Iosifova monastyrja v.
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four hundred years. The later of the two translations circulated in excerpts,
of which we know at least two different versions.85

I assign the earlier translation - certainly ante-dating the year
1076, by which time it was reflected in the Miscellanies compiled for the
Prince of Kiew Svjatoslav - to tenth-century Bulgaria, and to the reign
of Symeon. the Great (893-927), or, less likely, to that of his successor
Peter (927-969). Between 864, when Bulgarians adopted Christianity, and
1076 Bulgaria was the most likely state to have sponsored such a transla-
tion : it was exposed to strong Byzantine literary influences ; by the late
eighties of the ninth century, a more or less normalized Slavic written
language was practiced on its territory and its freshly formed literati
engaged in a lively translation activity ; but above all, its rulers, especially
Symeon, were in ideological competition with Byzantium and must have
welcomed a specimen of Byzantine imperial ideology for doniestic con-
surnption. _Alongside these general considerations, there are lexical grounds
for attributing the first Slavic translation of Agapetus to early Bulgaria.88
If my attribution, proposed some -years ago,87 should turn out to be cor-
rect - as I believe it will - Agapetus would be the earliest known Old
Church Slavonic translation of a secular Greek text.

biblioteku Moskovskoj duxovnoj Akademii," tenija u Imp. Ob§lestve Istorii i drevn. rossijskix...
(1881, book 3), 169-171, and by Moscow, Lenin Library, Volokol. sobr. 134/189 (16th century),
fols. 325v-334v, cf. Hieromonk Iosif, ibidem, pp. 101-07, esp. pp. 104-05. The earlier transla-
tion is divided into sixty-seven chapters, compared with seventy-two of the Greek Agapetus.
In fact, this translation omits only two chapters of the Greek (31 and 52); it shortens soine
further chapters of the original, but numbers them as separate units. The difference of five
between Greek and Slavonic is due to the fact that on occasion the number sequence was
disturbed, or two or more chapters of the Greek were counted as one. The later translation
has seventy-three chapters instead of seventy-two. This is due to an error at the end, common
to all manuscripts known to me : there is no chapter number "71" in the Slavic, hence Agapetus
71 - Slavic 72 and Agapetus 72= Slavic 73. I have only a tentative conclusion on the relation-
ship between the two translations : on occasion, the two are so close (cf., e.g., Agapetus, Ch.
12 and 61 - early translation, 56) that the recent translation may be a revised version of
the earlier one. However, the recent translation is closer to the Greek and sometimes offers
better sense than the earlier one (cf. Agapetus, Ch. 28, 32, 39, 63); hence, the translator or
editor of that translation must have had the Greek original before him. On the two transla-
tions of Agapetus, cf. also V. VaPdenberg, "Nastavleme pisatelja VI v. Agapita y russkoj pis'
mennosti," Vizantijskij Vremennik, 24 (1923-26), 27-34, esp pp. 28-30 (some inexacti-
tudes).

85 One form of the excerpts is represented by Moscow, Lenin Library, Volokolarnskoe
sobr., 164/530 [F 113/530], fols. 183" - 194e, cf. Hieromonk Iosif, "Opis' rukopisej..." (as
in the preceding note), pp. 182-86. It contains chapters 5, 8, 21-21, 28-29, 32, 39, -14, 46-48,
51, 53, 55, 57, 61, 64, 67, 68-69, 72 (=71), 73 (=72). The other form is reflected in Sofijsk.
manuscript (inaccessible to me) of the former Ecclesiastical Academy of SI. Petersburg now)
in Slate Public Library), no. 1480 (16th century) It has a different selection of chapters, cf.
Val'denberg, "Nastaylenie..." (as in Use preceding note), pp. 28-29 Both forms of excepts
are from the more recent translation

86 A set of excerpts from Agapetus, nearly identical with that of the Miscellany of
1076, is preserved, under the generalized title " Speech to Those Who Rule Upon the Earth,"
in a Serbian manuscript of the late fourteenth century (Sofia, National Library, Slavic 1037,
fols. 230v -23:3r). For a description of tisis manuscript, cl. M Stojanov-X. Kodov, Oprs na
slavjanskite rúkopzsi v Sofijskata iVarodna biblioteka (1964), esp. p. 243 and facsimile on Plate
XI, The presence of these Agapetian excerpts in a Serbian Miscellany gives a further support
to the view that the home of the Slavic translation of the Chapters is to be sought in the
13alkans, for we have no reason to suppose that precisely this set ot Agapetian excerpt!» made
its way from Kiev to a Serbian miscellaneous manuscript.

87 In " On Some Sources..." (as in note 1 above), pp. 729-30.
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88 This glossary is ready in typescript.
89 Agapetus, Ch 42 deinotJla is translated by svar", 'battle, fight' in the early Slavic

version, Ch. 38. Svar" occurs in that meaning in the Codex Suprashensis.
98 SO ohnovenije for apache, 'abstinence', Agapetus, Ch. 66 (=-- Slavic, Ch 60). This

\Nord is unknown to dictionaries, but cf. ()HU sc =--- apechesthaz, 'abstain from.'
91 ThiS iS lazrel'ky (Ch. 30.) rendering eidos,' form, shape, kind' (Greek Agapetus, Ch 34).

Cf. 0. Pritsak, "Bolgarische Etymologien IIII,"Ural-Altarsche Jahrbizcher, 29 (1957), 212--'- 13
(Slavic examples from 14th-17th centuries). Another early Turkic borrowing occurring in our
Slavic Agapetus is tikor', hk"ri, 'mirror' (Ch. 7 and 23 = Greek Agapetus, Ch. 9 and 24).
For this word, uhich occurs in the Codex Supraslienus, cf. Z. Gomboez, Die bulgarisch-tiirkz-
.schen Lehnworler in der imgarisehen Sprache [ - Alémoires de la Société finno-ougrienne, 30]
(1912), p. 134 = no 217 ((uva § ogor = mirror).

92 Archtin, 'ruler, official,' occurs four times in Agapetus (Ch. 71, 10, 66, 30); it is
rendered by four different equivalents in the early Slavic translation, knez, vlastelm", vladuPa,
bolgrom" (Ch. 66, 10, 60, 28). Boljarin" for are/ion has not been hitherto attested in Old
C.hurch Slavonic. Ilypekoos, 'subject,' occurs seven times (Ch. 65, 47, 36, 49, 48, 20, 27); in
Slavic it is rendered by six different equivalents : vrur:enii, I judina, pod" vlasrpz, svoinz" 1 judern" ,
pokorivym (not attested in this meaning in the exhaustive entry of the Slovnik jazyka slaroslo-
vénského ), pokorrukom" (wors1 not attested in SJS) (Ch. 61, 47, 32, 44, 20,25).
Eusebeia, piety,' occurs twice (Ch. 5, 15). It is rendered in two different ways : bl(a)gyja
viry and dobroeslija (Ch. 5, 15). Not even in the later Slavic version is the standardization
of the term hypjlcoos complete : this version's usual rendering is podvlastnyi, but on two occa-
sions (chapters 20 and 27) it gives podrujnik". Only the Kiev printed edition of 1628 ren-
ders the term throughout by poslu§nyj in the main text, while the glossator substitutes pod-
danyj in six out of seven instances.

97 AGAPETUS EAST AND WEST 29

Agapetus' concepts and copia verborum go beyond those of the
Scriptures and liturgical and hagiographical texts that make up the
canon of Old Church Slavonic language and letters. It follows that for
the Slavicist, both the technique and the vocabulary of the early Slavic
translation transcend the value of the Chapters' contents. To provide
him with a tool for judging that technique and that vocabulary, I have
compiled a Greek-English-Slavonic glossary. It is based on the vulgate
Greek text of Agapetus, but includes relevant variants from two Slavic
and four Greek manuscripts."

The picture which emerges from the glossary is as follows : in the
process of translating, the Slavic bookman moved with some freedom
and, on the whole, showed a commendable grasp of the Greek, though
he faltered when he faced technical terms, for instance those of rhetoric,
such as deivot-es, "forcefulness", to which nothing could yet have corres-
ponded in tenth-century Slavic.99 When it comes to vocabulary, the
translation is close to the Coden Suprasliensis and it rounds out our
knowledge of the Old Church Slavonic canon. Thus, to give but three
examples, it offers words that we could postulate, but not attest, for
the earliest period ;90 it provides a Turkic (Danube-Bulgarian) borrowing,
which hitherto was known only frorn late texts, but was attributed by
scholars as it turns out, correctly to the earliest layer of Old Church
Slavonic,91 and, finally, it reflects a stage during which such basic terms
of state and church as "ruler", "subject," or "piety," did not yet have
firmly established equivalents in Old Church Slavonic.92

As for the contents of the Slavic Agapetus' message, I treated
his influence upon Slavic political writings, including those of the forma-
tive period of Muscovite political ideology, in some detail on two previous
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30 IHOR SEvCENco 28

occasions,93 and shall not repeat here the texts and authors, ranging from the
eleventh century to the eighteenth, who used Agapetus to bolster up
the ruler's power, or to combat each other."

VI

Among printed translations of Agapetus, the first Slavonic one was
published in Kiev in 1628.95 It occupies a place apart, for in it as in
many of the cultural endeavors understaken in Kiev at the time of the
early Ukrainian revival East meets West. The "corrector", meaning
editor or translator, of the new Slavonic version was none other than
.Peter Mohyla (Movila), future Metropolitan of Kiev, but late in 1627
still Abbot-elect of the Monastery of the Caves. He combined the tradi-
tion of his native Moldavia with Polish culture, study in the West, devo-
tion to his new Ukrainian milieu, and championship of the Orthodox
cause. 96

23 "A Neglected Byzantine Source..." and "On Some Sources..." (both as in note 1
above).

24 The fate of Agapetus in Russian texts was pursued in my Columbia University Semi-
nar of 1958, and independently by A. A. Zunin and Ja. S. Lur'e, Poslanija Josifa Volockogo
(Moscow, 1959), cf. esp. pp. 183-84; 260-62; and by Ja. S. Luee, Ideologiiieskaja bor'ba...
(1960), esp. p. 175 and n. 239; p. 479; we made the same findings. One further, and to my
knowledge unpublished, gleaning : "The chapter"K sudjarn", "To the Judges," of the juridical
collection Menlo pravednoe, ed. Tixomirov, pp. 38-39 =- fols. 19v-20r, is but a garbled and
reshuffled rendering of the Agapetian cento contained in the Admonition to the 1?ich of the
lzbornik of 1076, fols. 24v-28r ; thus Agapetus did shape, if to an unknown degree and unbe-
knownst to his readers, the outlook of secular judges of Rus' as well. On Agapetus in the Tes-
tament of Ivan IV, see p. 34-35 below. The excellent Soviet 1965 edition of Sjatoslav's lzbor-
nik of 1076 does not note Agapetian passages in that manuscript. (This was done, however,
in the review of that edition by M. Labunka, Revue d'histoire ecclészastique, 63 [19681, pp.
1149-1150). In general, not everyone took this find into account : thus, V. P. Adrianova-
Peretc, "Alorizmy Izbornika, Svjatoslava 1076 g. i russkie poslovicy," Trudy Otdela drevnc-
russAoj literatury ..., 25 (1970), 7, 11 continued to use the Agapetian passages of lzbornik
as a source for Kievan proverbial sayings. N. A. M66erskij's interesting article, "K voprosu
ob isto6nikax Izbornika 1076 goda," 'bittern, 27 (1972), 321-328 does not address itself to
Agapetus.

95 Ljubom(u) drèjgago Kyr" / AGAPITA DIAKONA, / Blahnnej;emu /1 bl(a)g(o)«e)-
stivegjeuou f CARJU IOUSTINIANU / Pa6e ie vsem" Pravedno xo / nad strast'mi
carstvovati. / GLAVIZNY POUCITELNY, / Po kraegranesiju Ellinski Izloieny. / Slavenslci

Pr"vee Napc'eatany, / V" S(vja)toj Velikoj Cjudotvornoj f Lavre PECERSKOJ Kievskoj /
/ Stavropigionu S(vja)teFSag(o) Patriarxi vselen(skago) : / arxiep(iskopa) Konstantinopolskogo
Novog(o) rima / Lao G(ospod)ie axki. The best bibliological description of the print is in
Xv. Titov, Materijaly dlja istorii kny2noji spravy na Vkrajini o XV I XVIII vv. ... (Kiev,
1924), no. 31 pp. 193-94. For a detailed discussion of the edition of 1628 and of problems
connected with it, cf. my Ljubomudriffij Kyr" Agapit... (as in note 1 above), pp. 11-26.

92 For a good first approach to Mohyla (1596-1647), cf. the bibliography of his works,
conteinporary sources and secondary literature in L. Je. Maxnovec', Ukrajins'ki pys'mennyky
I (Kiev, 1960), pp. 415-27, to which add : E. Picot, "Pierre Movila (Mogila)," in E. Legrand,
Bibliographie hellénique.., au dix-septiénic siecic, IV (1896), pp. 104-59; A. Jablonowski,
Akademia Kijowsko-Mohilanska... (Cracow, 1899-1900); A. Malvy and M. Viller, La Con-
fession Orthodoxe de Pierre Moghila... Orientalia Christiana, 101 (1927); T. Ionesco, La
vie et l'anivre de Pierre Movila, métropolite de Kiev (Paris : 1944); E. N. Medynskij, Bratskic
gkoly Ukrainy in Bclorussii o XVIXVII vv. (Kiev, 1954); R. Liiiny, Pisar:e Kregu Akade-
rnii Kijowsko-Alohylariskie j a literatura polska... (Cracow, 1966); and A. Jobert, De Lutlier

Mohila; la Pologné dans la crise de la Chritienté, 1517 1648 Collection historique de l'Insti-
tut d'études slaves, 211 (Paris, 1974), esp. pp. 367-73.
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97 Beginning of the preface : "Accept, o pious reader, after ot dara B (o)fia [pun explained
in the margin : 'Dorofeal darovaniax"... i [= also ot V"z1jublennago sv(ja)een-
noslufitele [pun explained in the margin : 'Agapita ierodiakona'] D (u gepoleznaa v"kratce k"
Pravdeimennomu [pun on the name of Justinian] Samodr"±:cu izlofnnac nakazania". The
author of the preface, whatever his identity may have been, was the spokesman for Itelohyla.

99 Konec" (genitive plural); probably a cliché based on the Greek tele, 'magistrates,
powers,' since telas usually means 'end,' in Slavonic kon'c'.

99 Dan" I)" dobrodételnoj Delatelnici Pr"vonaalnye S(vja)lalpnago 2iterstva u "Rossi(
S(vja)tyc, Dvmca s" 17y§§e dannago Iskupnika i B(o)f (e)stv (en )nago dacnia, B (o)f (c)st"
v(en)nago fe Kyota upokojenia Zilisca. Ot NeveViest" vnago ognc v" veR'est " vnorn" est(e)stvé
javlenia, minuvgim"sto gest'd§esce f doom" desgticam" i sedmim" Mom k sim" prilofivgitn"sc.
[i.e., A. D. 1627] Dekam (brija ) drtc. Teku§Zu e re6ennomu Kyrio-Pasra Ictu.

99 AGAPETUS EAST AND WEST 31

The author of the preface to the translation of 1628 (possibly Pamvo
Berynda) considered Agapetus as a sequel to the edition of the Various
Teachings of Dorotheus of Gaza (sixth century), -which appeared in the
same printing shop and in the same year of 1628." Thus, Agapetus'
function was that of edification. Through his spokesman, the Abbot of
the Monastery of the Caves, like his predecessors in the sixteenth-century
West, directed his message to a wide circle of recipients. The title page
of the Kiev edition stated that Agapetus' Chapters were addressed to
Justinian, "or rather to all those who desire to rule over passions in a
righteous mainner" ; and the first part of the "Preface to the Reader"
wa.s directed to the simple layman. "And do not say", the author of the
Preface writes in that first part,

that the latter [i.e., the Teachings of Dorotheus] are rules to be followed only by
monks, while the former [i.e., the Chapters of Agapetus], by Rulers, rather than by
their subjects. Do not be misled, o beloved one.., for the True Emperor is not the
one who rules over a multitude of people, while being ruled by passions, but rather the
one-who rules over himself and his passions. And, according to the testimony of two
Apostles, the King of Kings created 'Ruler and Priest' not only those who hold the
helm of the Universe or of the Church, but all those who live in Piety and Virtue...
Accept readily Love, that bond of perfection, from the Beloved one [the pun is explained
in the margin : 'from Agapetos'], since he was a faithtul counseler of Emperors,
so that you may begin to rule in this world and to go on ruling for all time to come.

However, in the second part of the preface, its auhtor, a,gain in the
tradition of sixteenth-century West, apostrophizes those in authority,
both ecclesiastics and laymen

You, too, who have been honored with dignities in the hierarchy of the Church ; bou.
Pious Emperors crowned by God [is the Tsar of Moscow meant here ?] ; and you,
Officials who wield worldly powers, " accept the Precepts of this servant [again, the
pun is explained in the margin : `diaona'l beloved of God, which were composed in a
laconic style, and which are fittingly worthy of you. If you look into them as into a mirror,
you will see there the true and appropriate image of wise administration and of the
Christian and Just Kingdom, and will know God, the recompense you owe Him, and
the instability inherent in gathering earthly aealth ; and you bill learn for what reason
He handed to you the rule on earth...

"What follows occupies ahnost the whole last page of the preface.
The contents of the message are simple : the preface was written on
December 1, 1627; in carrying out this task, the corrector of the Slavic
text used the Greek original (ispravi e se ot Ellinskago Idionzate) ; his
name was Peter Mogila (Mohyla), Abbot-elect of the Lavra of Kiev."
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32 MoR SEvCENCo 30

However, the form of these subscriptions written in high Old Church
Slavonic style,10° is of surprising intricacy. We are able to follow the
writer when he calls the editor, "the offspring of Mogila, by the same
name, the Chief of the Dacian Lands [i.e., Moldavia]" ; we must think
for a moment 1,vhen this editor is further called "homonymous with the
firmly named first holder of the throne", that is, Peter (since petra means
stone in Greek, stones are hard, or firm, and pr"vopr(e)st(o)lnik" corres-
ponds to protothronos of the Greek, an epithet of Peter) ; but in order
to understand the very first subscription, we must mentally translate
it back into Greek, word for word. Only then does it appear to us that
alatelnica (ergastJrion) is the printing shop, that ;5ite1stvo is the way
of life (politeia), that Rossia is Rus', because such is the form of that
land's name in Greek, that the "Holy Twosome" are first, Anthony of
the Monastery of the Caves, since iskupnik, 'redeemer' is a pun on that
Saint's name, provided one knows that in Greek A nt-iinios may be
interpreted as one buying (5neomai) in exchange (anti ) and, second,
Theodosius, alluded to as B(o)(e)st"v(en)nago dagnia, 'Divine offe-
ring' ; furthermore, that kyota upokoenia refers to the Dormition of the
Viigin Mary, since Mary was the kibòtos, or 'Ark,' that contained Christ ;
that i1ia, 'dwelling,' means monastery, since one of the Greek equiva-
lents of that Slavic word happens to be mon-e, which also means 'monas-
tery' ; finally, that neve§jest"vnago ogne signifies the Holy Ghost, the
aylon pyr or 'immaterial fire' of the Greek Church Fathers, Who entered
the Virgin ; thus God manifested Himself in her, a "material being,"
vegjest"vnom" est(e)stvë and provided the starting point for the era ab
incarnatione.101.

The subscriptions, let alone the preface, adhere so closely to Greek
models not because they are a translation from the Greek. Patently, no
-translator would have replaced the proper names Ant6nios or AgapEtos
by 'redeemer' or 'the Beloved one' ; moreover, he would have rendered
diakonos by diakon" rather than by shaiten The subscriptions are a
display of elite erudition, a bond among the initiates who were in fact
familiar with the "Hellenic idiom". But how many people were there
in Kiev in 1627 who could savor all the nuances of this display ? We shall
never know, nor shall we know what turn the cultural trends would have
taken in the Ukraine without the Civil War of 1648. What we do know,
is that these virtuoso allusions to the Greek roots of Old Church Slavohic

Ispravi se ot Ellinskago Idiomate s" mnoggm" opastvom V" bl (a )g (o)i; (e)stii siajuge"o
B (o)gopriemcu Tezoimennago Mogily Dakijskix Zeml' Naealnika Otrasho, Tor" doimennago
Mogily Dakijskix Zeml' NaeUlnika Pr"vopr (e)slolnika lezoimenno.

Proizbrannu s" G (ospodo )m" I)" Predstatelsvto starkgea Pastvg PosiniefestvujuMix.
100 The language of the title page and the main part of the preface, too, is Church

Slavonic ; the only traces of Ukrainian are in the genitive form Patriarxi on the title page
and in the first running title of the preface, Pred"slovie Do 6; itelnika (the other running
titl has the Church Slavonic form K"eitatelju).

101 The reader, incidentally, was already offered parts of the same message on the
title page woodcut. There, he saw Saints Theodosius and Anthony, and the verso of that
page displayed for him the scene of the Virgin's Dormition.
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3 c. 7726

102 Latin, of course, was making its inroads into Orthodox ranks. Mohyla and his milieu
knew it very well, and I suspect that the choice, in our subscription, of the feminine delatel-
Rica rather than of the regular Church Slavonic neuter delateliglfe for the Greek neuter ergas-
Mrion was influenced by the feminine gender of officina, the usual Latin term for the prin-
ting shop.

1°3 On the whole, V. Val'denberg, "Peèatnye perevody Agapita," Dokladg Akademii
Nauk SSSR (1928, no. 13), 283-90, esp. pp. 281-85 gives a correct account of the rela-
tionship.

104 The Editor must have consulted a Greek printed edition like those of 1518 (p.
100) or 1592 (p. 19) with the colophon formula fetos ektheseos parainetilas AgapHou chakonou,
hells par' HellEst basilika onomazetat schede, for Mohyla's colophon runs as follows : konec.
Iziolenie Poul'itelnoe agapita Diakona K" Iusttnianu Kesaru, jaie u Ellin Carskij (nartcael"
se) svitok.

105 One erroneous reading separates Mohyla from both Slavic versions : Agapetus, Ch. 4,
e.g., in the edition of 1518, has kai hoi diademataperikeimenoi kai hot dia dòmata [= 'houses',
wrong reading : cf. Palatinus Gr. 356, fol. 62T : domata, gifts1 prokeimenoi; Mohyla renders
i tie dtadimoju oble&nii i ife pred" domom" [= 'house] povr".1.enii; earlier Slavic version
i v" venci xode.feCi i darmi [=' gifte] patenii; later Slavic version : i Plc diadimoju ob'vczaemii

tie daanitx [= 'gifts] radi predleiascii.
106 It appeared as a part of the Anfologion siest' catoslovie... of 1660, pp. 82-114.

Title on p. 82 : Izlozvenie I glautzn" pouliitelnyx" I napisannoe 1 ot agaptta dtakona I s(vja)tejgja
.13(o)iia Velikia c(e)rkve 1 egole kraegranesie takose imal: j Bl(a)enneftemu, i Bl(a)goe'esti I
vomu c(a)rju nedenut Itzstinzanuj 1 agapit sueleBij dictkon". I used the British Museum copy,
C 110.b.1(6). The dependence of the Moscow text on that of Kiev was already seen by Varden-
berg, "PeL'atnye..." (as in note 102 above), pp. 285-286. For the Anfologion, earlier biblio-
graphical references to it, and Soviet Libraries containing it, cf. A. S. Zernova, Knigi kiril-
lovshoj peeati, izdannge u Moskve u XVIXVII vekax...(Moscow, 1958), no. 287 [however,
Zernova failed to realize the Kiev origin of the Agapetus text in Anfologion and attributed
all of that book's translations to Arsenij Grek].

31 AGAPETUS EAST AND WEST 33

were part of the answer that the Orthodox gave to the Jesuit reliance
on Latin ; and it is worth pondering that Agapetus was summoned to
rescue the Orthodox cultural cause.1°2

1VIohyla perhaps in concert with Pamvo Berynda approached
his task of publishing Agapetus as a modern scholar would, and he
consulted all the tools available to him : the two Slavic versions (although
he more often relied on the later one),103 and the Greek text, which must
have come to Kiev from the West in the form of one of the printed
editions available at the beginning of the seventeenth century.1" In
cases of disagreement between the Slavic and the Greek as he read it,
he followed the latter ; once, this lead him into error,'" but we cannot
fault him for steeering a course that was correct from the point of view
of method.

A detailed analysis of the Kiev text shows that it was a new, if
usually quite literal and archaizing, translation ; it follows that when
a wording in that text differs from both Slavic versions, this wording
does not go back to any Slavic manuscript, but is to be dated to the
time of the translator of our print, that is, to about 1627. This point is
worth retaining, and I shall return to it presently.

The translation revised by Mohyla was reprinted, with slight changes
adapting it to the Russian linguistic usage of the time, in Moscow in
1660.1°° Although the relation of the Kiev text to the subsequent four
Russian translations of Agapetus has not been investigated in detail,
it is safe to assume that these translations are independent from it.
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Testa ment

poclobaet ubo
earju... jako
bogu ne gneva-
lisja i jako
smertnu ne voz-
notisisja

KT

podobact" ubo
tomu i aki

(o )gzi ne gné-
valisc i aki
smr"tnu ne
v"znositis5

NT

podobaet ubo
emu jako i
srn(e)rtnomu
ne prevozno-
sitis(ja) I ako
b(o)ga ne gne-
yetis (ja)

OT

podobaet' ubo
emu jako sm(c)rtnu
ne v"znositis (c )
i aky b (o )gu ne
gnevati4.110

Now, according to the somewhat contradictory internal evidence, Ivan
IV's Testament seems to have been composed in 1572 or in 1564.111 In any
case, the tsar died in 1584, almost half a century before the appearance
of the Kiev text. This text, as we remember, is a new creation ; thus
it has no history going beyond, say, the year 1620. To point to the affi-
nity between the Agapetian passage of the Kiev and Moscow prints
on the one hand, and the Testament on the other, is to call for a careful
reexamination of the latter text's authenticity. Apparently, no serious
thought has ever been given to this task, in spite of the admittedly unsatis-

107 Cf. L V. Cerepnin, Dusovnye i dogovornye gramoty velikix i udernyx Anjazej XIV
XVI vv. (Moscow, 1950), p. 432 ( fol. 16` of the only extant copy).

1" G. Stokl, Testament und Siegel loans IV f= Abhandlungen der Rheznisch-Westfa-
hschen Akademze der Wissenschafterz, 481 (1972), p. 83 and n. 35. Not having recognized the
quotation, Professor Stokl misunderstood the relevant passage.

100 This was already seen by Val'denberg,"Nastavlenie..." (as in note 84 above), p. 32.
110 Judging by the one manuscript accessible to me, Agapetus excerpts, too, have the

sequence of N'I' and OT for chapter 21: cf. Volokol. F1131530 (as in note 20 above), fol. 184'
podobaet ubo emu jako i smertnomu ne prevoznositzs(e) z jako B(o)gu ne gnevalls(e). The
sequence of the Greek text is that of KT and the Testament, cf. Froben edition of 1518 : khre
toinyn auton kai 115s theon me orgizesthai kai h5s thnelort m§ epairesthai.

111 Stokl, Testament... (as in note 79 above), pp 19 and 40.

31 IHoR SEver..Nco 32

Thus at first sight, the influence of the Kiev Agapetus in Muscovite
lands seems limited to the Moscow reprint. We must report, however,
one additional, and puzzling point. It has to do with the appearance of
a passage from Agapetus in the Testament of Ivan the Terrible. That
Testament contains the following, eXplicitly announced, quotation :

jako e inde rereno est' : podobaet ubo carju tri sija ve§ei imeti, jako bogu ne gnevattsja
i jako smertnu ne voznosztisja i dolgoterpellvu bytt k sogre§aj1z§einz.167

The most recent study of the Testament stated that the provenance of
this quotation had not been cleared up .1°8 In fact, two out of "these three
things" which a ruler should possess have been lifted from Agapetus 21.1°°
The puzzling fact is that the sequence of words in the Testanzent's Agape-
tian passage agrees not with that of either the old [OT] or new [NT]
Slavic manuscript translations, but with that of the Kiev (and Moscow)
printed editions [KT], which closely follow the word-order of the Greek :
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112 This impression is left by the few perfunctory passages in Stdkl, Testament...
(as in note 107 above), pp. 20 and 33 with n. 101. Cf., however, the reviel,v of Professor
StOkl's book by Edward Keenan, Slavic Review, 33, no. 3 (March 1974), 129-30, who strongly
suspects the genuineness of the Testament.

113 Here, I must sound a note of caution. The agreement In word order between the
Testament and the Agapetus editions of 1628 and 1660 may be the result of an accident,
the scribe or rather the dictator of the document quoting from memory. Furthermore,
as I discovered no other examples of the use of Agapetus in the Testament, I cannot rule
out the chance that it quotes some third source in which the fragment of Agapetus 21 had
already been garbled, or which adhered to the Greek word Order. I omit other theoretical,
but unlikely possibilities (direct access to Greek, interpolation). In short, by itself, the Aga-
petus fragment of the Testament does not prove that the document is spurious. But it should
prompt some more investigation.

114 The third eighteenth-century translation was apparently published in 1776. I did
not see any of these later Russian translations. On these points, cf. Val'denberg,
(as in note 102 above), pp. 286-290. Even he could not find the edition of 1766, and it
seems to remain a puzzle to Soviet bibliographers, for in 1969 it appeared as nr. 5 in the
mimeographed book by I. M. Polonskaja on prints being traced : Spisok razyskivaemgx izdanij
ne voged.§yx o svodnyj kalalog russkoj knigi grafelanskoj paati XVIII veka, 1725 1800 (Mos-
cow, 1969); it had not been identified by ca. 1975, for it reappeared as nr. 363 in section H,
that of "editions being traced" (razyskivaemye izdanija) in Svodnyj katalog russkoj knigi grat-
tlanskoj Watt XVIII ve/ca 1725-1800, vol. VI, Dopolnenija, razyskivaemye izdanija, utoene-
nija (Moscow, 1975). For a description of the two translations of 1771 (by Pisarev and Ruban),
cf. the same Svodnyj kalalog..., I (1963), p. 22.

114 Two independent Armenian translations of Agapetus appeared in print. One of
them was published, from fols. 1041-113Y of the manuscript no. 610 (dated to 1788) of the
Mekhitarist Library in Vienna, by Hagovpus Dashian [TaKean], Matenadrakan manr owsow-
mnasirowriwnk', II (Vienna, 1901), pp. 153-255. This translation is characterized as "old"
and a work of the "Hellenistic" (hunaban) school, i.e., a school which flourished in the sixth
and seventh centuries and which followed the principle of a slavish adherence to the original.
If this characterization is true, we would be dealing here with the oldest translation of our
text, antedating by centuries both the Slavic version and the earliest extant Greek manus-
cripts of Agapetus. Cf., in addition to Dashian, H. Oskian, Katalog der armenischen Handschrif-
ten in der Mechitaristen-Bibliothek zu Wien, II (Vienna, 1963), pp. 77-80 and H. Anasyan,
llayakan Matenagitowi'yown, I (Erevan, 1959), col. 223. The other Armenian translation,
by one Georg Palat'eçi, is apparently a free rendering. It was published in Istanbul in 1806.
C. Dashian, ibid., p. 192; Anasyan, ibid., cols. 223-4.

33 AGAPETT2S EAST AND WEST 35

factory textual evidence for our document and of the peculiarities of
its structure.112 This task cannot be undertaken here.113

The Moscow reprint of 1660 was followed by three eighteenth-century
apparently independent Russian translations : one of them, published
in 1771 by the Ukrainian scholar Basil Ruban, was dedicated to Catherine
the Great ; another, by State Councillor S. Pisarev, appearing in the
same year, to Grand Prince Paul Petrovi6. In purpose, these Russian
translations of the Enlightenment parallel Western editions and transla-
tions of the tvv-o previous centuries. Ruban's aim was political ; he even
strengthened Agapetus' message in places, and stressed the absolutist
aspects of the Ruler's office beyond the intentions of the original. Pisarev
showed no such tendency in his rendition, for so he said he transla-
ted Agapetus on account of the latter's beautiful style. Russians put
Agapetus to scholarly uses again with a similar time lag : the first Russian
translation prepared for scholarly purposes, that by Professor Verginskij,
appeared in 1827, more tha,n a century after Banduri.114 We must stop at
this point, since lack of competence prevents me from pursuing the vicis-
situdes of Agapetus' Mirror among Armenians and Georgians.115
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A Georgian translation of Agapetus was made in the late eighteenth century and seems
to exist only in manuscripts. The translator was one Gams, a cleric, IA ho was trained in St.
Petersburg and knew Latin, Greek and Russian. Some manuscripts indicate that Gajos trans-
lated directly from the Greek ; according to others, Gajos' effort was based on the Russian
translation of 1776. [This must be the elusive Russian print of 1776, cf. the preceding note.1.
Cf. M. Tarchnigvili, Geschichle der kirchhchen georgischen Literalur [= Siudi e Testi, 1851 (1955),
pp. 46, 290-93. I am indebted to Professor Stephen Gero for help in gathering information
on Armenian and Georgian translations of Agapetus.

116 In 1563, Jean Picot, praising Agapetus, remarked to Charles IX of France that
Justinian's Code had been taught in that king's realm for three hundred years. Preface to
the French translation (as in note 56 above), pp. 6-7.

36 IHOR SEVCENC 0 34

VVe followed the fate of a minor work in the successive milieus which
adopted it to their various purposes. In so doing, we left out the original
achievements of these milieus. But how representative are original
achievements? Our method had one obvious advantage ; it provided some
measure of the influence exerted by the culture in which the work origi-
nated both upon the members of the elite and upon the rank and file
of various literate publics. From England to the Caucasus, and from the
sixth century to the eighteenth, Agapetus was read by princes, officials,
men of letters, monks, and schoolchildren ; he provided Muscovite book-
men with rudiments of political ideology. Even if he may have owed
his attraction as much to the occurrence of the Emperor Justinian's
name in the acrostic of his Chapters 116 as to his own merits, it is worth
noting that IN ith the exception of early Church Fathers no other Byzan-
tine author equalled his popularity abroad.

ADDENDUM

After the foregoing article vas completed, I received, through the friendly mediation
of Academician Berza, microfilms of Mss. rom. 1788, fols. 66T 791 (=A) and NIss. rom. 3190,
fols. 258r-269° (V) of the Romanian Academy of Sciences, both containing the Romanian
version of Agapetus' Hortatory Chapters. Even after having inspected these microfilms I find
I must leave the final solution ot the problem of the Flomanian Agapetus with my Romanian
colleagues ; at this point I shall limit myself to some remarks concerning the model of the
Romanian text and the relationship between manuscripts V and A. In so, doing, I hope to
provide an incentive for the publication of the complete Romanian rendering of the Chapters.

1. Just as Mr. Alexandru Duu suspected in this Revue as early as 1968 (vol. 6, p. 445),
the Romanian translation of Agapetus was made from Slavic, not from Greek. However, we
can go one step further than he did, tor he could not yet decide whether that translation depen-
ded on a text printed "in Russia or in Venice" (ibld., p. 446, n. 9). The Slavic model of
the Romanian is surely the printed text of Agapetus, represented by the Kiev edition of 1628
(=KT) and its Moscow reprint of 1660 (=M'l'), rather than by any of the two earlier Slavic
translations preserved in manuscript iorm. To prove this, it suffices to juxtapose the first
pages of Agapetus in V and A (= figs. 1 and 3) with the first pages of the same text in
KT and MT (= figs. 5 and 7). The form of the title, acrostic and colophon is identical in
the two Romanian manuscripts and the two Slavic prints respectively. This alone is not deci-
sive, however, for some Greek editions, such as that of 1518 and its derivatives, do exhibit
almost the same form of title, acrostic and colophon. What is decisive, is the treatMent,
identical in V, A and KT, KM respectively, of much of the marginal material. ("Much"
and not "all", because while the Romanian version repeats the summaries of chapters and
the two acrostics placed in the margins of KT and MT, it ignores most of the marginal
glosses and scriptural references of these prints). The marginal material common to the
Roinanian manuscripts and the Slavic prints is absent from the Greek manuscripts or prints
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and from Slavic manuscripts known lo me and is thus peculiar to Slavic prints alone. In
these prints we are offered all the elements of the Greek and the Slavic acrostic in parallel
columns under the respective headings grejesk (1), "in Greek", and sloven ( ski ), "in Slavic."
The Slavic acrostic is obviously inappi opriate to the Romanian and has no correspondence
with the first letters of the Romanian chapters ; yet, the headings gree (ele) and slov (enqte )
reappear in the margins of V and A, and throughout these manuscripts the right column
reproduces the letters of the untranslated Slavic acrostic.

Other proofs can be adduced for the proposition that the Romanian version goes back
to one of the Slavic prints. I shall give but two examples. In the title, the Greek has sehe-
diastheisa, "extemporlzeci", while KT and IVIT offer naptsannoe, "written" ; V and A have
care taste sense, "mhich is written." In Ag. 7, the Greek original offered dromon, "course",
rendered faithfully by teeiente in both manuscript SlaNic versions ; KT has a more extended
rendering vreniennoe Jamie "Ilow, passing of time", and this is reflected by treacerea vrernii
in V and A.

The next task is to establish which one of the two Slavic printed editions was the
direct model of the Romanian ers ion of Agapetus. We do wish to know whether the Roma-
nian translator got his inspiration from Kiev and from a print sponsored by his illustrious
compatriot Peter Mohyla (Movila), or whether he relied on a book produced in Moscow, a
more recent source of cultural Impulses. Documentation presently at my disposal permits
merely a tentative answer to this question. When I inspected the whole MT some years
ago, I -Nsas able to obtain only a xerox reproduction of pages 82 and 114 of that print (cf.
figs. 7 and 8); authorities declined to provide a microfilm of the complete text, due to the
tightness of the binding of the British Museum copy.

On the strength of the evidence of the two pages of Ayr, it appears that the Romanian
version had the Moscow reprint of 1660 rather than the Kiev original as its model. In the
otherwise identical title, acrostic, and colophon of KT and MT, the proper names "Agapetus'
and "Greeks" are accentuated differently; and both V and A follow the accentuation of MT.
Compare, in the title, agaptla MT (no accent, inconclusive), agripita MT : agdpit V, agdpie
A; in the acrostic, agapit KT, agdptt" MT :agdpit V. agdpie A; in the colophon, agapita
KT, agdptla MT : agdpit V, agdpte A; elan" KT, éllin" MT : Ili (ni) V, flint A.

Another possible indication that the Rotnanian version goes back to MT rather than
lo KT is offered by Ag. 1, where VA with their mai vil/os de bate, "more than everything",
agree with the correct wording of MT, pa& vséx," stmi, while the corresponding place KT has
the misprint pacte stmi. (To be sure, this misprint is corrected in KT's list of errata on p. 22
strictly speaking, an alert Romanian translator could have looked up KT's correction and
taken it into account).

An inspection of Ml' at the following points would permit one to decide with certainty
whether this reprint of KT is in fact the direct model for the Romanian version : (a) Ag. 53
there, Menui butte," good things", of VA is correct, while Monte " the doing of evil",
of KT is an error, based on misreading kakdn for kaldn (again, this error is removed in KT's
list of errata). (b) Numbering of chapters ; VA provide such numbers in their margins ;
KT has no chapter numbers. (c) The margin of Ag. 17; there, VA give the definition of a
philosopher : filosof iubitor de infe(le)peiune sd infeleage; KT lacks this marginal remark. (d)
indication in the margins of Ag. 28, 29 and 30: there, VA have the Slavtc note zri "look",
i.e., notabene; KT has a pictorial equivalent of this, a hand with a pointing index finger,
but only in the margin of Ag. 28 and 29.

In the matter of the relationship betvveen V and A, priority should be assigned to
V, written by the scribe Vlad towards the end of the seventeenth century. Agapetus' name
appears as aya pie in A's title and colophon, while V has the correct agapit in corresponding
places. The final e in aya pie of A seems to be a misreading of the final supralinear I in V.
If this is so, A derives from V. For all this, compare figs. 3 and 4 with figs. 1 and 2.

Other indications of V's priority are (a) omissions in A : in the margin of Ag. 1, A
leaves out a reference to the Book of Job, recorded in V, KT and MT; in the margin of Ag.
25, A omits the summary of that chapter ; it is preserved in V as semuirea slaturilor which
corresponds to s"vH razsufdezde at the corresponding place in KT; (b) incorporation of margi-
nal variants of V into the text of A : we read in Ag. 12 trupurilor, "bodies", V text, stdrouri-
lor, "carcasses", V margin : stirvurilor A text : telesem," "bodies", KT ; in Ag. 12 again, se
find sit je gresased V text, zmtnteascd V margin : sd sminteased A text : pograaet"se KT ; in

41 AGAPETLDS EAST AND WEST 43
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Ag. 31, we have ale vräjmasilor, "of the enemies", V text, dracilor, "devils", V margin
dracclor A text : vredumi KT ; in Ag. 55, nevoe, "difficult", V text, ne lesne, "not easy",
V margin : ne lesne e corr. A text and ne lesne A margin : ncudobnyx" KT ; in Ag. 59, cu
certd V text, cu cenare V margin : cu cenare A text : zaprg6enmi, "prohibitions", KT ; in Ag.
65, de grozdviile, "from things terrible", V text, de oceirile, "from blame", V margin : de
ocarile A text : bezslavia, a calque of adoxias, KT. Only in tvvo cases does A fail to incor-
porate thc marginal variants of V into its text : in Ag. 37, we read putearea, "power", V
text, meirirea, "glory", V margin : putearea A text ; nae'ala, "power, authority", KT ; and
in Ag. 66, iar hiclenila incepciturei, "but the cunning <is> the beginning(')" V text (nonsense),
cdpeterue,"chief", V margin (correct) : iar ineepeiturd A text (wrong): naiialnika c lukaustvo,
"evil of the leader," KT (correct).

I wish to extend my warm thanks to Dr. Irina Andreescu for helping me to read and
transliterate passages from the Romanian version of Agapetus.
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LES THÈMES BYZANTINS A L'ÉPOQUE DES COMNÈNES
ET DES ANGES (1081- 1204)

MILAN ESAN

Le regime des themes byzantins décrit par Constantin VII le Por-
phyrogenète, dans Pceuvre De thematibus, a fourni un point de depart
aux spécialistes intéressés dans les problèmes de Padministration byzan-
tine'. Mais si bon nombre d'aspects de cette administration pendant la
période des origines jusqu'A la fin du XI e siècle ont été analyses dans
diverses monographies, l'époque des Comnènes et des Anges a attire
dans une moindre mesure l'attention des spécialistes2. Une reprise des
discussions sur le regime des thèmes A cette époque nous semble, done,
très utile.

En dépit du silence des sources, il est evident que le regime des
thèmes a fonctionne après 1081. Les historiens byzantins du XII e siècle
préfèrent faire appel, lorsqu'ils doivent localiser les regions administra-
tives, aux noms utilises par Hieroklès, du temps de Justinien. Aucune
liste des thèmes n'a été dressée par un écrivain de cette époque. Seule
l'Arabe Edrisi, qui a visité l'Empire byzantin en 1117, donna une liste

1 CHa6ananonnxi, Buaanmuilcnoe eocyaapcmeo u ifepnoeb u XI e, rIerep6ypr,
1884; H. Gelzer, Die Genesis der byzant. Themenverfassung, Leipzig, 1899; Hynaitoncnnil,

eonpocy o6 ucmopuu euaanmuticnoeo eocyaapcmea, Enea, 1904; Ch. Diehl, L'origine du
régin-te des thèmes dans ['Empire byzantin, Paris, 1905; J. B. Bury The Byzantine imperial
administrative System, London, 1911; E. Stein, Studien zur Geschichte des byzant. Belches,
Stuttgart, 1919; H. rinry.nencRan, K eonpocy o 6opb6e aemoe e Buaanmuu,

spememinit* 5, Mocnna, 1952, 216 sq. ; A. Pertusi, Edition De Thematibus, 1952, et Nuova
ipotesi sull origine dei temi bizantini, dans *Aevum *, 27, 1953; St. Kyriakides, 'Erce-r-qpiç

EnouS *, 23, Athènes 1953, et dans 41 Hellenika *, 13, 1954; G Ostrogorsky, Sur la
date de la composition du Livre des thèmes, dans e Byzantion *, 23, 1953; Fr. Dolger, dans
4 Byzantinische Zeitschrift *, 45, 1952 ; W. Ensslin, dans zbidem, 46, 1953; J. Karayannopoulos,
Contributions au problème des thèmes, dans Hellénisme contemporain *, 10, 1956; idem, Die
Entstehung der byzant. Themenordnung, Miinchen, 1959; H. Haussig, Anfdnge der Themen-
4ffelnung, Frankfurt Am Main, 1957; voir aussi les discussions du XI« Congas des eludes
byzantines de Munich, 1958, voir aussi Byzantinoslavica *, XX-2, 1.337 sq ; H. Glykatzi-
Ahrweiler, Recherches sur l'administration de l'Empire byzantin aux IX« XI« siècles, dans

Bulletin de correspondance hellénique *, 84, Paris, 1960, p. 1-109, qui modifie la conception
classique. N. Oekonomidés, L' admin. byzant., Berlin, 1973.

a Ainsi, chez Fr. Chalandon, dans ses ceuvres sur le régne des Comnènes, 2 vol., Paris,
1900-1912, cités plus loin ; M. esan, Die administrative Einteaung des byzant. Roches zur
Zeit der Komnen und Angheloi (1081-1204), Cernowitz, 1942, p. 128, texte roumain avec
résumé en allemand, on on mentionne la première liste et l'histoire des thèmes de ce temps.
Une nouvelle recherche est entreprise par A. P. Kaidan, Buaanmust Co apemen Kamnebtoe , Moscou,
1968, qui contient de nuvelles conclusions ; G. Walter, La vie quolidienne û Byzance au siècle
zies Comnènes. Paris, 1966, p. 287; 0. Jurewicz, Andronikos Pr Komnenos, Amsterdam, 1970.

REV. tTUDES SUD-EST EUROP.. XVI, I P. 45-55, BUCAREST, 1978
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3 Edition par A. Jaubert, Paris, 1840.
4 E. Dandolo, Chronicon Venetorum, ed. Muratori dans Rerum ilalicarum scrtptores

XII, Mediolan, 1728 p. 328 sq ; voir aussi l'édition Carile. C. Tafel G. Thomas, Urkunden
zur iilteren Handels- und Stadtsgeschichte der Republik Venedig in Fontes return austriacarum,
XII. Wien, 1856, p. 464 sq, cite par la suite. Tafel-Thomas.

5 Tafel-Thomas, op cit., XII, p. 258 sq ; Zacharia a Lingenthal, Jus graeco-romanum,
vol. 3, Leipzig, 1857 p. 516 sq, cité par la suite Zacharia ; Fr. Dblger, Regesten der Eaiserur-
kunden des OstrOmischen Reiches In Corpus der griech. Urkunden, Reihe A, Regesten I-2,
Miinchen, 1925, no. 1647, cité par la suite DOlger ; Zakynthios D., dans 'ErreT. Eiroo8 ;
25, 1955 p. 127 sq, sur la décision de 1198 et la Partitio de 1204.

Les auteurs byzantins Skylitzes, Kedrenos, Xinnamos, Ephraemius, Chronikon ed.
Sathas, Choniates, Zonaras, Attaliotes, Akropolites et Alexias d'Anne Comnène sont cites
d'après Corpus scriplorum historiae byzantinae CSHB, Bonn ; certains auteurs latins sont cités
d'après Monumenta Germaniae historica scri plores MGHS, Hannover; les auteurs dal-
mates d'après Monumenta spectantia historia= Slavorum meridionallum MSHSIM, Zagreb;
les auteurs orientaux d'après Recueil des historiens des croisades RHC, Paris ; certains
documents d'après Miklosich-Miiller J., Acta et diplomata graeca medii awl, IVI, Wien
1860190, cite par la suite Miklosich-Mtiller; G. Schlurnberger ; Sigillographfc de l'Empire
byzantin, Paris, 1884.

7 M. Dendias, dans * Studi bizantini e neoellenici o, 8, 1953, p. 307 sq.
Voir N. Iorga, Le village byzantin dans Etudes byzantines, 2, I3ucuresti 1904 p. 375-412;

M. esan, Die admin. Einteilung, 1942, p. 38-43, 115-128; G. Ostrogorsky, La pronota,
Byzantion o, 22, 1952 p. 437-518; V. T. Gorjanov, Ilowurnti Bitaawr. eDeoAa.nuam, Moseou,

1962 p. 102; Z. V. Udal'cova, Le podalisme byzantin d'après les auteurs sovieligues, Byzanti-
noslavica e, XVII-2, 1956 p. 204 sq; A. Kaidan, Contributions au probleme féodald Byzance,

Analele romlino-sovietice », 1, Bucuresti, 1957, p. 17 sq; G. Ostrogorsky, R TICTOpHil mmmyrig-
eTon, viz. Vremenik o, 13, 1958, p. 55 sq. Voir A. Holway, 1967 et A. Pertusi, 1970/1.

9 Zacharia, op. cit., vol. 3, p. 485.
" Alexias, chap. III, 134 et XII, 147.
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sommaire et une description des provinces byzantines de l'Asie. A son
ceuvre, qui date de 1153 3, s'ajoute le texte qui décrit la division de l'Em-
pire byzantin entre les croisés, de 1204, nommé « Partitio regni graeei »*
et le traité commercial avec Venise de 11985. Des informations complé-
mentaires doivent être puisées dans d'autres textes des écrivains byzantins,
latins et orientaux et dans les informations documentaires, archéologiques
et sigillographiques de l'époque.

Il faut tout d'abord mentionner le fait que si au cours du XIIe
siècle le terme de pip.a est encore utilisé, a, la fin du siècle d'autres termes
reviennent fréquemment : inapzEoc, aTpoc-rtlyi.q, xce-rvcavi.xLov, iicEaxe tPt.g,
Staxpck-cza-Lq, Xcy-rouVcpcov 7. Cette diversité reflète les progrès de l'émiette-
ment par le truchement de la 17p6voccc 8, un système fort différent du
féodalisme occidental, et qui s'accélere après l'époque brillante de
Manuel I", qui hors de BocaLXek Pcov.a6v, s'intitulait seigneur,
isaurikós kilikikós, armenik6s, dalmatikós, hungarikós, bosentikós,
chrobatikós, lazikós, iberik6s, bulgarikós, serbikós, zenchikós, azarikós
et gothikós 9.

Nous passerons en revue, d'abord les themes de l'Europe et ensuite
celles de l'Asie Mineure et de l'Orient.

I. LES THEMES DE L'EUROPE

1. CONSTANTINOPLE

A l'époque des Comnenes, la cité formait une unité administrative
dirigée par un g7r0CpX0q 116Xecig 1°. Sont connus l'éparque Bardas
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Adontz, Les Taronitcs à Byzance, e Byz antion XI-1, 1936, p. 23.
12 Dolger, Reg. no. 1442 et 1467.
13 Dolger, no. 1495.
14 Choniates, p. 301.
15 Dolger, no. 1638.
15 A. Pcrtusi, I I preteso tema byzantino di Talaia, Byzant. Zeitschr », 49, 1956, p. 85

sq; E. Lipchitz, Sur Mude de l'économze des faubourgs de Constantinople, i Vizant. Vremen *,
14, 1958 p. 81 sq; D. Jacoby, La population de Constantinople es l'épogue byzantine, e Byzan-
bon », 31, 1931 p. 80 sq; R. Jamn, Constantinople by:antin, Paris, 1951.

17 Zacharia, p 504; Dolger, no. 1536.
15 Miklosich-Nluller, V, p. 236.

Zacharia, p. 348 -et 448.
25 Sigillographie, sig. 162.
21 Zacharm, p 506.
22 Vol. XII, p. 264 sq.
23 Dolger, no. 1647.
24 Tafel-Thomas, p 480.
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Xéros en 1107, Jean Taronités Andronicos Kamateros en 116112, Basile
Kamateros en 1170 13, Jean Kamateros en 1181 14 et Eumathias Philo-
kales en 119615.

Le territoire autour des murailles, qui englobait des propriétés de
l'empereur, des nobles et de l'église était au point de vue administratif
organisé en une province bien délimitée ; c'est peut-étre la province
Talaia, on Taflu selon l'Arabe Ibn-al-Fakih16.

Les membres des colonies italiennes étaient soumis A, un consul,
vicecomites, comes où legatus capitaneus ; les Juifs, qui habitaient le
quarter Stenon, étaient soumis à 1111 a7pococilyk 'ro 5 E.revoi317.

2. THRAKIA-MAKEDONIA (1074-1204)

Ce thème est présenté comme une seule unité, pour la première
fois en 1074 Opeptlç xat Maxe8ovíact; 18, puis en 1082 et en 109415. L'affir-
mation de Schlumberger 20 que le sceau Nikolaos Zonaras Kpyrilq Opc'polg
'mi. Ma. >ce8ovíaq, demontre que le thème ait été uni seulement entre
1153-1181 ainsi qu'une autre mention concernant le thème unifié
datant de 1181 ne sont plus acceptables 21 Mais en 1198, dans le traité
avec les Vénitiens, plusieurs thèmes sont mentionnés dans cette région
même provincia Thrakis et Macedoniae, qui ne saurait pas étre désignée,
d'après Tafel-Thomas 22, comme (4 ea pars Thrakiae, quae inter Euxi-
num et Hebrum atque inter Danu.bium inferiorem et Hellespontum »,
car la frontière du Nord se trouvait dans les Balkans ; ensuite, le thème
Adrianopolis et Dydimoteichon, le thème Boleros sur Maritza, le thème
Branchialios et Anchialos23, et, en 1204, le thème Brysis, près de Bizy
.1\falheureusement des informations précises sur les motifs de cette

territoriale nous font (Want.

3. PARISTRION (Xle SIECLE 1201)

L'origine de ce thème a 60 longuement discuté par les savants Ska-
balanovie, Schlumberger, Zlatarski, B6nescu, Iorga et Mutafciev. Son
nom était IlapLo-Tpíov ou Flicpccaouvápov. Jusqu'en 1088 la frontière
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25 Alexias, VI, 323; Zona ras, XVIII, 713.
28 Alexias, VIII, 333.
27 Dolger, no. 1162.
28 N. Bänescu, Les duchls byzantins de Paristrion et de Bulgarie, Bucuresti, 1946, avec

details; de nouvelles données chez N. Oekonomidés, E. Frances, P. Diaconu, Eug. StAnescu,
la region était habité par les Vlaques. I. Barnea, Monumente de arid , dans Studii Teologice s,
5-6, Bucuresti, 1958 p. 303 cite le sigille Symeone Ka-rrjrrávog T0i5 11expoc8-ouvá3ov, découverl

Dinogetia, prés le Delta ; voir aussi M esan, Organizafia bisericeascd veche earpaticci (L'an-
cienne organisation ecclésiastique carpatique), «Mitropolia Ardealului s, 5-6, Sibiu, 1959
p. 368 sq., sur la Métropole de Keltzéne, placée près de la ville de Galati ; Ch. Pistrui, Impe-
riul vlaho-bulgar, «Mitropolia Ardealului A, 3-4, 1972 p. 201 sq. Sur l'organisation ecclésias-
tique de la région,qui soutenait l'organisation administrative, voir M. esan, Din istoricut Arhie-
piscopiei Tomisului (A propos de l'archevéché de Tomis), Mitropolia Ardealului s, XXI
Sibiu 1976, no. 1-3, p. 125-134.

Nligne, Patrologia graeca, 126, col. 321.
38 Chomates, p. 487; Dolger, no. 1580.
31 Migne, PG 133, c. 1388.
32 Chomates, 706.
33 Dolger, no. 1631 et 1661.
34 Alexias, VIII, 422.
35 Dolger, no. 1588; Schlumberger p. 111.
38 Sathas, Synopsis chronike, 1894, p. 406.

Sathas, p. 417, 424 sq.
39 Dolger, no. 1657.

Choniates, 809.
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été fixée au Sud des Balkans23, mais après la défaite des Petchenè-
gues à Lebournion, en 1091, le thèrne regagna son ancienne extension
sur Dobroudja, a,vec le due Georges Euphorbétos de Dristra en tête 26,
suivi par Léon Nikerités 27 Dans ce thème fluent englobés les régions
nord-dannubiennes 28, peuplées par les Roumains.

Il est probable que la région occidentale du thème, situ& entre
Gla,vinitza et Vidin, citée par Théophylacte 29, était en liaison avec le
thème de Sa,rdika, dont les confins sont fixés sur Isker en 1187, quand ce
fleuve sépare le nouveau Etat vlaquo-bulgare de l'Empire byzantin3".
Jusqu'4 ce moment, le Danube servait de barrière du Nord contre les
invasions ennemies, d'après Théodore Prodromos31. En 1193 le roi vlaquo-
bulgare Jean Asen livra Vara, Anchialos et peut-être aussi Dristra 32;
en 1195 et 1201 lorsque l'Etat vlaquo-bulgare a été réconnu indépendant,
le thème Paristrion a cessé d'exister 33.

4. PHILIPOPOLE (1081-1198)

Ce thème est mentionné pendant les luttes de l'empereur Alexis I"
avec les Petchenègues, qua,nd le nom d'un 6o5xaq OLXL7rnoun6Xecog appa-
rait dans les textes 34. En 1189, Nikétas Choniates exerce la fonction
de apzov TO Dil/ccrog OtAL7r7rourcOtecoe5 et le due Constantin lui succéda36.

A cause des infiltrations bulgares, le thème n'est plus mentionné,
en 1198; Alexis III accorda le gouvernement de la région 4 Ivanko,
qui essaya, de devenir indépendant 37. La cité Philipopole fut conquise
par Kalojan de Bulgarie, rétrocédée en 1200 38 et en 1204 occupée de
nouveau par les Vlaquo-bulgares, qui s'opposkent aux Latins de Constan-
tinople. La, defaite infligée à Baldouin par Kalojan a sauvé le nouveau
Empire byzantin de Nicée 3".
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4° Zonaras, XVIII, 681.
41 Chalandon, Essai sur le règne d' Alexis Ier, Pans 1909, p. 266 sq.
42 Odo de Diogilo, Migne, Pairo!. Lat., 185, 1217.
43 Chalandon, Jean II et Manuel ler, Paris, 1912 p. 217.
44 Dolger, no. 1647.
45 Dblger, no. 1044.
46 Dedger no 1099
47 Choniates, 680.
48 Choniates, 708.
49 Dolger, Zur Textgestallung der Lain aurlcunden, i Byzant. Zeitsehr o, 39-1, 1939

p. 190; Rajkovi6 M., 06.nacT Orpymon, Zbornik Vizant. lnstituta o, 5, Beograd, 1958 p 1 sq.
be Chalandon, Jean II, p. 628.
51 Choniates, 618
52 Dolger, no. 1647.

4 c. 2726
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5. SARDIKA (Xle SIÈCLE 1194)

La capitale du thème, nommée Sardika, Triatitza, Sredetz, Stra-
leis, Stralicia ou Hesternit, considérée par Kinnamos (p. 103, 241)
trri-rporcais 'Daupt(ov était gouvernée par un 80íg EccpacH4K4°. Il est
probable que le due controlait aussi la région de Glavinitza à Vidin,
puisque le stratège de Sardika fut battu par les Coumans justement
Vidin, en 111441.

En 1147 se trouvait gouverneur ici le Sebastos Michel Paléologue 42
et en 1170 Jean Comnène, le neveu de l'empereur Manuel 10'43. Apres
plusieurs luttes, Sardika tut conquise, en 1194 par Jean Asen. Si en 1198
l'empereur Alexis III continuait à octroyer aux Vénitiens des privilèges
commerciaux en la Triatitza, et Belebusdon-Velbu2di 44, ce n'est que par
pure ambition.

6. SMOLE NON (1079 1200)

Le theme date de l'empereur Nieéphore III Botaniates, de 107945.
En 1083 le grand domestikos Georges Pakourianos fut éloigné de l'admi-
nistration du thème, parcequ'il n'avait pas respecté les ordres impériaux46.
Le thème englobait probablement la région de Meste et Strymon, avec les
villes Kavala et Philippi. En 1199 Ivanko de Philipopole réussit A, vaincre
le due Manuel Kamytzes du thème Smolenon 47, mais en 1200 le thème
fut reconquis par Alexis III49. Dans le Partitio de 1204, le thème n'est
plus mentionné : peut-étre fut-il réuni au thème Strymon ou
Thessalonique.

7. STRYMON (1081-1203)

Difficilement à localiser, probablement entre Strymon, Makra,
Boleros et Rhodope, ce thème existait en 1081 49. Pourtant, Skabala-
novid et Kyriakides ont mis en doute son existence au cours des XI' et
XII' siècles, pendant que Dölger a affirmé qu'il ne s'est dissout qu'entre
1152-1167. Pendant ce laps de temps, en 1152, on peut localiser le nouveau
thème de Stroumitza 50, quoique le thème de Strymon soit toujours men-
tionné pendant le règne des Anges 51.

En 1198, un mème territoire comprenait trois thèmes : Strymon,
Stroumitza, et Zagorion 52 Le thème Stroumitza devient une arène de
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luttes, lorsque le gouverneur Chrysos, un Ineczoç5s, mena une révolte
et continua à garder son poste mème après sa défaite par les armées
d'Alexis III" En 1203, la region fut incorporée à l'Empire vlaquo-bulgare.

8. BULGARIA (1018-1203)

Organisé en 1018, ce thème embrassait plusieurs sousthèmes, comme
Patteste Choniates (p. 612), qui cite au pluriel les BotAyotprzoi:Oktiaar.
gouvernés par un dux on katepanos Boulgarias, qui résidait à Ochrida
on Skopie jil commandait Ta: Boukraptxec cr-cpoc-:eutiocra 56.

Au cours du XI° siècle, le thème s'étendait vers le Sud et englobait
le thème d'Ochride, mentionné en 108357, le thème Pélagonie avec le
centre à Kastoria 58 et le thème Naissus-Nig 59. Edrisi confirme cette situa-
tion, quand il note : « Nissowa, [est] dans la dépendance de la province
Macédoine » (p. 369) : enfin, s'ajoutait encore au Nord le thème de Bel-
grade-Branitchévo 60, nommé parfois aussi Sirmium 61

L'histoire de cette région est très mouvementée à cause des perma-
nents conflits entre Byzantins, Hongrois et populations slaves. En 1093
le thème Pélagonie est sous l'autorité du stratège de Durhachion 62;
Branitchévo est occupé par les Hongrois jusqu'en 1120 63 La Rascie
est disputée par les Serbes et le stratège Kritopoulos 64 et puis de nouvelles
sources de conflict eurent lieu en 1146/965. En 1151 l'empereur Manuel
I" nommait Andronic Comnène stratège-duc de Belgrade et Sirmium"
et, en mème temps, ao,-3 Ncacraou xod. Bpon46Pe4 67 et apzcov Bpcvn6f3eg

xoci Be?0,eyypecaou ayant comme aide Michel Vranas, dux
Naissou".

De nouveaux troubles sont réprimets par les dues Constance Angelos
et Basil Tripsychés, qui ont fortifié les villes de Zegmin, Sirmium, Bel-
grade, Branitchévo et Ni g 68 La récrion fut aussi nomée « Frankocho-
rion ». Les thèmes Belgrade et Ni g furent de nouveau perdus au profit
du Serbe Stephane Nemanja, en 1183 70, mais Belgrade fut repris par les
Byzantins en 1189 71 En 1194 cette région a été conquise par Jean Asen,
ce qui entraina la perte du Nord du thème Bulgaria 72

53 Choniates, 660; Dblger, no. 1653.
54 Choniates, 709.
5 5 Attaliates, 37; Bryennios, 102.
56 Voir aussi N. Banescu, Les ducha byzantins de Paristrion et de Bulgarie, 1946.
57 Skylitzes, 716; Dolger, no. 1100, 1101.
58 Skylitzes, 716.
59 Alexias, XIV, 295; Choniates 133; Kinnamos 69.

Choniates, 133, 178.
61 T. Wasilewski, Le th2me byzantin de Sirmium-Serbie aux XleXlie siècles, a Shorn&

lqadova *, Beograd, 1964 p. 465 sq.
62 Chalandon, Alexis Ier, p. 292.
63 Chomates, 23; Sathas, 194.
64 Kinnamos, 12, Choniates, 23.
65 Sathas, 237.
66 Choniates, 122.

Kinnamos, 126.
Ephraemius, 177; Sathas, 242.

69 Kinnamos, 238; Choniates, 177, 191 sq, Sathas, 255, 259 sq; Dolger, no. 1462.
7° Chordates, 359 sq; Sathas, 335.
71 Choruates, 568 sq ; Dolger no. 1605.
72 Sathas, 406, 411.
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78 Tafel-Thomas, p. 260 sq; Dillger, no. 1647.
74 Tafel-Thomas, 486.
74 Alexias VI, 286.
74 Kinnamos, 248; Tafel-Thomas 150; Dillger, no. 1457.
77 Kinnamos, 248.
71 Thomas Archidiaere, Historia Salonitana in Scriptores rerum Hungaricarum, III, 1846

p. 564; J. Posedel, IlilTainte AaamaTmaemor TemaTa, Historiski Zbornik *, Beograd, 1950,
p. 127 sq; G. Novak, L'amministrazione nelle città bizantine delta Dalma:ia dans Alti del con-
greso byzantino di Palermo, 1953, p. 382 sq ; J. Ferluga, Bpeme noeTairma Tena ganmanne,

Zbornik filos. Fakulteta I, 3, Beograd, 1955; ldem, l'Archontat de Dalmatie, dans Xe congrès
byzant. d' Istanbul, 1957, p. 307 sq ; Idem, BinaffTnicna yripana II ganmaTakr, Vizant.
institut SAN*, 6, 1957 p. 169 sq ; V. Laurent, Le Write bgzantin de Serbie au XI e stècle

Revue des études byzantines 6, 15, 1957 p. 185 sq.
78 Dolger, no. 1534.
48 Restius Junius, Chronicon Ragusinum, in Monumenta scrtptorum hist. Slavorum I,

1893, p. 58 sq.
81 Lucius, De regno Datmatiae dans Script. term Hung. 3, 277.
82 Alexias, 1, 39; et V, 199; Kedrenos 262, 479; Dolger, no. 1375.
88 Voir St. Kyriakides, Bi4ccv.rivit veXiTxt., Athenes, 1935 p. 117 s; G. Theokaridis,

Kargroivíxict rijg Maxe8ovtag, Saloniki, 1954.
Choniates, 132.

84 Alexias, V, 242 sq.
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Le Sud du thème s'est, ensuite, démembré et en 1198 on fait mention
de sept thèmes, à savoir : Skopia, Malechova-Morabistos, Ochride, Prilep,
Pélagonie avec Bitolj, Prespa et Velbuhli ; si l'on parle encore des thèmes
Ni § et Branitchévo 73, c'est seulement par habitude. En 1203, le tzar Kalo-
jam a occupé Branitchévo, Ni, Morabistos, Skopje et Ochride, tandis
qu'après 1204 les Latins s'emparèrent de Prilep, Prespe et Pélagonie

9. DALMATIE (1164-1180)

En 1084, l'empereur Alexis Iera cédé, la Dalmatie à Vénise, en
récompense du concours prêté dans la lutte contre les Normands 73.
Mais en 1164, Pempereur Manuel Pr a reconquis eette région, avec 75
villes, parmi lesquelles Spoleto, Trogir, Sebenik, Dioclée, Skardone et
Ra.guse78. A Nicéphore Kalouphas 77, succéda Isaak, ayant comme titre
« dux Dahnatiae et Dioclitiae » avec le siège A, Spoleto 78. Après lui, le
dux Rogerius Skauleas rétablit la paix entre Parchevèque Ra-ynerius,
ami des ,Byzantins, et les populations locales 78, mais après la mort de
Parchevèque et de l'empereur Manuel, la région fut occupée par les Hon-
grois et les Serbes. Raguse seule est restée en liaison avec Byzance,
partir de 11918°. Venise provoqua la destruction du thème byzantin,
lorsque le doge Enrico Dandolo s'intitula, en 1203, « Dei gratia Venetiae
Dalmatiae atque Croatiae dux »81.

10. THESSALONIQUE (Xle SIECLE 1204)

Centre import ant de l'Empire byzantin, Thessalonique était gouverné
par un katepanos, strategos ou dux 82 Aux époques antérieures se sont
détachés les thèmes Sardika, Velbu2di, Skopia, Prizren, Stroumitza,
Pélagonie, Ochride, Kastoria, Serbion, Berhoea, Moglena et Vardare 83.
Au XI° siècle, le thème était nommé OETTanlv inapxía 84. A Poceasion
de Pinvasion normande 85 est mentionné pour la première fois un « thème
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Moglena », en 1086 86, cité A nouveau en 1091, quand Alexis I" a
collonisé ici des Petchenègues etq Tii) Tcliv MoyXivwy eipc 87.

D'autres informations manquent jusqu'en 1185, quand les Normands
ont conquis de nouveau, temporairement, Thessalonique et ses environs88.
En 1198 sont ici mentionnés les thèmes : Thessalonique, Moglena-Molusca,
Berhoea, Kastoria, Serbion et Mey&X-1 BXazi.cc 88. Cette situation est
constatée aussi par la Partitio de 1204 99

11. DYRHACHION (Xle SIÈCLE-1204)

Cette province, nommée aussi ey xi) ou souxotil apX1) 91, était
gouvernée par un stratège 92 ou un dux 93, qui résidait A Dyrhachion,
appelé aussi Epidamnos84; la région était connue parfois comme l'Illyri-
CUM 95.

Robert Giscard le Normand et le Serbe Bodin ont dévasté souvent
la région 96, mais le thème continua son existence jusqu'au nouvelles
incursions de Dessa en 1150 et 1173 et des Normands en 1185. En 1191,
l'amiral Margarithone de Venise abandonnait Dyrhachion, après un
certain séjour dans cette ville 97.

En 1198 on connaissait déjà ici trois thèmes : Dyrhachion, Deabolis
et Kolonea 98. Mais la Partitio de 1204 mentionne seulement deux :
Dyrhachion et Deabolis 99. Tafel, p. 259, suppose que la province Deabolis
« in interiore Albania quaerenda est, infra Prespam, a meridie urbis Ochri-
dae »; mais Zlatarskin° la localise sur la route d'Ochride vers Dyrhachion.
Le thème Kolonea doit étre cherché entre Dyrhachion et Drynopolis
d'Epire.

En 1203, Dyrhachion s'attacha au prince Alexis, qui faisait partie de
le quatrième croisade 101, mais pour un temps la région fut occupée
par les Vénitiens.

12. NIKOPOLIS (Xle SIÈCLE-1204)

Peu connu et même ignoré par Edrisi (p. 121), le thème avait sa
capitale A, Naupacte on A Nikopole. Pendant l'invasion normande de
1081-1085 102 s'affirmait ici temporairement un thème Jéricho-Aulone-

86 Dolger, Zur Testgestallung... Byzant. Zeitschr o, 1939 p. 51.
87 Zonaras XVIII, 741.
88 Eusthatios, De Thessaloruca capta, 426; Choniates, 411 sq, 468 sq; Sathas, 345 sq,

365 sq; Ddlger, no. 1562, 1578.
89 Tafel-Thomas, 258 sq; Dolger no., 1647.
9° Tafel-Thomas, 485 sq.
*1 Attahates, 242.
92 Dolger, no. 1066.
93 Attaliates, 246.
94 Choniates, 841.
95 Alexias, I, 76 et III, 172
98 Alexias, XIII, 199 et 228 sq.
27 Choniates, 627.
98 Tafel-Thomas, 258; Dölger no. 1647.
99 Dandolo, op cit., p 328 sq.

le° Oft &aft la ville Deabolis, 4 Bizantion *, I, 1926.
nu Ephraemius, 275; Sathas, 434.
102 Alexias, I, 70 et V, 236 sq. 287.
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Kanina103 ; le theme perdait les iles Corfou et Céphallonie, entre 1096-1126
en 1147-9 104 et en 1166 1°5. Pendant la désagrégation des thèmes, en 1192
était mentionné ici le thème Adrianopolis-Drynopolis 106 et en 1196
méme quatre thèmes : Nikopolis, Janine, Drynopolis et Jericho-Kanina107,
fait qui fut confirmé aussi par la Partitio de 1204 108

13. HELLAS PELOPONNESE (Xle SIECLE 1204)

A cause de la pauvreté de ces régions, les deux thèmes Hellas et
Péloponnèse ont été réunis dans un seul theme, toujours au milieu du
XI' siècle, en tête avec un « monostrategés » à Corinthe Ainsi Nicéphore
Botaneiatés fut nommé sot; xcxç -cijq `EVci8oq x(xt IleXonovgaou109; de
1094 date un el:litre nap& Tcpcd-rwpoq Haolsov6csou Exxclao4110. En 1108
se trouvait gouverneur Eumathios Philocalés111, d'&p- TÇ 'EXX18oç xoci.

6x0.7tc4 112.

La région fut souvent dévastée par les incursions armées, un autre
motif pour unir à ce thème aussi Pile de Crète, selon le récit d'Edrisi
(p. 122), qui écrit : « dans cette section (Péloponnèse) sont également
comprises Pile de Crete... et autre 28 petites iles ».

En 1198, est constatée une multiplication des thèmes ; Lariss4,
Velechatova, Pharsalos-Grebenik, et Thébes-Euripe, quoique Tafel-Tho-
mas (p. 265) désignaient Athènes, Patras et Corinthe comme simples
« orion » o u « episkepseis » ; au contraire, Dölger (no. 1647) les nomme
thèmes. Partitio de 1204 confirme cette situation et ajoute encore un
thème nouveau de Lacédemoine 113 Pour un bref intervalle, Leon Sgouros
de Nauplie réussit à former un Etat propre en 1203, en réunifiant les
thèmes Corinthe, Athènes et Thaes114.

14. CRETE (1092-1204)

Mentionnée en 1092, quand le dux Karikes se proclarnait indépen-
dant 115, Pile de Crete fut, probablement, englobée dans le Péloponnèse,
de la même manière qu'en 826, selon Edrisi (p. 122). Mais en 1120, un
3o5I Kplyr.r]q116 existait (NA ; en 1180 était catépan Jean Helladi-

133 Schlumberger, p. 733.
104 Choniates, 97 sq.
105 Benjamin de Tudèle, Reisebeschreibun gen, éd. L. Grtinhut N. Adler, vol. 1, Jéru-

sqlern, 1903, P. 12; Zakynthios, Le thème de Ciphalonie et la difense de l'Occident, Hellé-
nisme contemporain o, 8, 1954, p. 303 sq.

105 Restius, op. cit., p. 66.
107 Tafel-Thomas, 259 sq; Difiger no. 1647.
108 Tafel-Thomas, 473 sq.
132 V. Laurent, Bulletin de sigillographie bgzantzne, Byzantion *, V-2, 1930 p. 610;

A. Bon, Le Peloponnlse byzantin jusqu'en 1204, Paris, 1951; G. Ostrogorsky, HocTarstax
Tema Xenaga H nenonoilecca, Zbornik vizant. instit », I, 1952 p. 64 sq; P. Charams,
Hellas, dans In Honour or M. Friend, Princeton, 1955, p. 161 sq.

110 Miklosich-Mtiller VI, 93.
111 Schlumberger, 188.
112 Choniates, 78.
113 Tafel-Thomas, 464 sq.
114 Choniates, 794, 800, 806.
115 Alexias, IX, 430.
116 Miklosich-Miffler, 100.
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124.

117 Choniates, 342 sq.
Dolger, no. 1561.

3111 Miklosich-Miiller, 139.
170 G. Spyridakis, Tò Epirrrig, dans 41)TreT. 'Er. 13g. Er.-ou8. », 21, 1951 p. 59

sq; H. Glykatzi-Ahrweiler, L'administration militaire de la Crbte byzanhne, e Byzantion e, 31,
1961, p. 217 sq.

101 Miklosich-Midler, 22.
122 Dolger, no. 1149.
123 Hertzberg, Geschichte Griechenlands, vol. 1, Gotha 1876 p. 362; sur le régime de-s

thitmes maritiines, voir M. esan, La Nile byzantine à l'épogue des Comnines et des Anges,
Byzantinoslavica *, XXI-1, p. 48 sq. H. Ahrweiler, Byzance el la mer, 1966.

124 Dolger, no. 1647.
223 Tafel-Thomas, 469.
126 G. Vernadski, Rélations byzantino-russes au XIII sibcle, Byzantion *, IV, 1927/9,

p. 269 sq.
122 N. Banescu, La domination byzantine à Matracha-Timuloraan, Chazatie el nrssir

pendant les Comnbnes, Bucuresti, 1941.
126 Zacharia, 485.
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kos 117 En 1184, on fait mention du due Constantin Doukas118, suivi
par un autre so5F,T v IrTou Kk-rrle". fut donnée par Alexis IV
au Boniface de Montferrat, qui l'a transmise ensuite aux Vénitiens 121/..

15 CYCLADES (1079-1204)

Après la destruction du thème Aigaion Pélagos par les Seldjoukideg
en 1075, Pempereur organisa un nouveau thème maritime des Cvclades ;
en 1079, il y avait déjà un gouverneur TV Kux?,&8(.0v v.ho.covi21, et de
1080 date une adresse à Nikeforos Tzantzes « Magister Krites und
Anagrafeus des Themas Kykladen » 122 En 1106, le gouverneur du thème
se trouvait avec sa flotte clans la mer Adriatique 123.

Fort probable, en 1117, les iles furent temporairement englobées
au thème Hellas-Péloponnese, ainsi qu'il résulte du récit d'Edrisi (p. 126
seq.). Le thème est de nouveau mentionné, après avoir subi plusieurg
devastations en 1198, sous le nom « Thema Andros und Karystos »
Mais dans la Partitio de 1204, la province est nominee Okti.o: KoVivea.
o-úv Kur..Xemt.125. Karystos était une ville maritime au Sud de Pile d'Euboéa-
Euripe, Kolonea une ville maritime au Sud de l'Attique. Les Vénitien8,
s'emparairent des iles en 1204 et ils ont créé un duché de l'Archipélague,
en We avec Naxos, He de Cyklades.

16. CHERSON-GOTHIA (1016-1204)

Réorga.nisé en 1016 et nommé roz ou Xepa6m4, le thème ser-
vait de liaison entre Byzanee et la Russie Kiévienne 126.

l'époque des Comnènes, le thème Cherson servait comme pont
de liaison vers Matrachal27, byzantine depuis 1094, et vers la Ziehia et
Chazaria, byzantines aussi après 1100, selon le sceau : Mtzalp, eipxcov Tilc;
Mourpcivv, Ztx Eocç xcxl. Xat,c(pEoc 127, L'empereur Manuel I" s'inti-
tulait, en 1166, seigneur gapt.x6q x.ca yo5cx6q128 et il ne s'agissait pas
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d'un simple titre de g;loire 129 Matracha est indiquée comme byzantine
dans les traités de 1169 et 1192 conclus avec les Génois. L'empereur
I saac fortifia les remparts du Bosphore-Kherson.

En 1198, Byzance octroya aux Vénitiens la permission de faire
le commerce avec Kherson. Il est vrai que Tafel-Thomas (p. 269) identi-
fiaient « provincia Chersonos » avec le Kherson de Thrace, où les Véni-
tiens avaient la permission de commercer, et ref usaient d'accepter l'exis-
tence d'une Kherson taurique-gothique. Mais on ne peut passer outre
le fait qu'avant 1198, il n'existe aucune mention concernant un thème
Kherson en Thrace ; quant au silence de la Partitio de 1204 au sujet du
thème de Gothie, on peut supposer que le Kherson taurique s'était proclamé
indépendant après 1198. En tout cas, les désignations ne provoquent
aucune confusion : Opáxoco Xe46v-ilcro13° se trouve dans une autre
région que Up.« Xsprs6vo4 1 31, situé en Crimée-Gothie 122. La « provincia
Cheronisi indiquée en 1198 ne peut 6tre que le Kherson gothique-
taurique, si on tient compte aussi du &sir des Vénitiens de pénétrer,
enfin, dan-s la mer Noire et de l'intérêt des Byzantins de trouver un nouvel
allié contre les attaques turques et du pirate Constantin Frangopoulos,
après avoir interdit, en 1169 et 1192, Paccès commercial vers Matracha
aux Génois. En 1204, Kherson se trouvait attaché l'Empire de Tré-
bizonde.

129 W. Tomaschek, Die Goten in Taurien, 'Wien, 1881 P. 41; A. Vasiliev, rOTM
Rpumy, Paris, 1928; N. Baynes, The Goths in South Russia dans Byzantine Studies, London,
1955 p. p. 218 sq.

120 Zonaras, XVIII, 752.
131 Const. Porphyrogenetes, De themat. II, 62.
132 En faveur de cette identification plaide aussi le fait que dans les informations et

tabelles épiscopales byzantines, pour les années 1025-1180, figurent des archeveichés de
Xepatáv et Bócircopoq en Critnée, cf. Rallys Potlis, Z6vTayi.i.x Tilív 0eicTiv Kav6voiv, vol V,

1855 P. 310 s, 457, 475 et 501; voir aussi Nil Doxapater, dans Migne, PO 132, 1106; tandis
Tea Xeg6vriaog, en Thrace, existait un évech4 localise avec difficulté Rallys-Potlis, p. 458,
476, 490 s.
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LA FONCTION DE L'IDÉE D'IMPERIUM UNICUM CHEZ
LES BYZANTINS DE LA PREMIERE MOITIE

DU XIII' SIÈCLE*

STELIAN BREZEANU

La conception de l'Etat a été l'un des traits essentiels de l'Empire
grec, l'un de ces traits qui ont conféré une physionomie A part aux mani-
festations de la société byzantine. Suite directe des traditions impériales
romaines, la pens& politique de la Nouvelle Borne reposait non seulement
sur la doptrine de l'universalisme de son pouvoir, mais aussi sur l'idée
de la centralisation propre à l'Etat des basileis, où l'autorité de l'empe-
reur assurait la paix et l'ordre de l'Empire tout entier 1 Considéré de ce
point de vue, l'impératif de l'unité interne, implicite au concept d'imperium
unieum, idée dominante de la pensée politique byzantine jusqu'A
chute de l'Empire, apparait tout A fait logique. Pour ne parler que de la
période concernée 2, mentionnons Nicétas Chôniatès qui, au seuil du
XII I° siècle, exprime la non-adhérence de la conception byzantine au
système politique latin en écrivant, plein de mépris pour l'Occident,
que « l'on ne peut en parler comme de peuples dans le vrai sens du mot,
mais comme de populations obscures et nomades » 3, dominées par la
polyarchie. On retrouve cette méme idée un demi-siècle plus tard, dans
l'éloge funèbre dédié par Théodore II Lascaris A Son père il y compare
le monde occidental A un monstre (-a) 7coXux6cpccXov), dont les têtes
multiples avaient été coupées par l'illustre basileus 4. Pour Michel IV
Auttlreianos, le patriarche de Nicée, l'ordre monarchique était le seul
possible, car symbolisé par la royauté il reproduisait l'image même de
l'ordre divin ; c'est pourquoi il devait régner sur terre, en éliminant les

* La substance du présent article est celle de la communication présentée par l'auteur
a u XV° Congrès international des etudes byzantines d'Athenes (septembre, 1976).

1 Otto Treitinger, Die ostromische Kaiser- und 1?eichsidee nach ihrer Gestaltung im hofi-
schen Zeremoniell3, Bad Homburg von der Hohe, 1969, p. 44-46. À propos de Constantinople
en tart que symbole de l'unité byzantine, H. Ahrweiler, L'idéologie politigue de l'Empire byzan-
iin, Paris, 1975, p. 64 et suiv.

2 Ayant recu ses fondements d'Eusébe de Césarée (E. Petersen, Der Monotheismus
ols politisches Problem. Eln Beitrag zur Gescluchte der politischen Theologie im Imperium Roma-
num, Leipzig, 1935; 0. Treitinger, op. cit., p. 45), cette doctrine restera en vigueur pendant
Loute l'histoire byzantine. Voir en ce sens la position de N. Grégoras (éd Bonn, I, p. 233
234) vis-à-vis de la politique d'Irene de Montferrat, qui désirait partager l'Empire entre ses
fits, suivant le modèle occidental, ce qui rompait avec les traditions de l'Etat centralise byzan-
L in.

3 N. Ch6niates, Historia, éd. Bonn, p. 764; éd. van Dieten, p. 577.
4 M. A. Andreeva, A propos de l'éloge de l'empereur Jean III Batatzès par son fils

Theodore II Lascaris, o Seminarnun Kondakovianum *, X (1938), p. 138

REV ETUDES SUD-EST EUROP., XVI, 1, P. 57-64, BUCAREST, 1978
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N.Oikonornidés, Cinry ticks ?adds du palrlarche 11lichcl Aufôrciancs, Revue des
1:2tudes Byzantines n, XXV (1967), p. 118 : 6 Ock Ttg filacn.),EEccv i2v jig p.ovapzi.-46v ecycre6v
ES(4.)p-hcrocro, ebt6voc 1-q irzuoroi.1 Stoexilaccaq, neorro.K itoXvotpx(ag (ii.raxs-c4v avcapillv, itict

y.cce 41)Xo.n) cx xcd t.t&-rtp cpcp6v.evot oetç oc6-r6 rcercnr:eux6.1.-c4 -x.cl cripaq zoti, ixurok
xlxvik avcO.Wacocrt.v.

6 N. ChOniatès, Ihslorra, éd. Bonn, 826-827; ed. van Dieten, p. 625.
7 Ge. Acropolités, ed. A. Heisenberg, I, p. 12.
6 N. Gregoras, éd. Bonn, I, p. 13.
9 A. Philippson, Das byzantinisches 1?eich als geograplusche Erscheinung, Leyde, 1939,

p. 214.
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clésordres de la polyarchie et en empéchant les hates fratricides entre
chrétiens 5.

Les événements de l'an 1204 devaient prendre les dimensions d'une
catastrophe sans précédent. Alors que les pertes territoriales subies par
l'Empire au VIIe sikle et A, la fin du XI° siècle n'avaient point compromis
l'idée de son unité interne, Constantinople continuant A, demenrer la plaque
tournante de l' tat, la IV° Croisade confrontait le monde byzantin avee
une situation nouvelle, des plus critiques. En effet, maintenant l'Empire
méme était démembré en plusieurs formations politiques avec Constan-
tinople perdue et un Rtat latin lui ayant pris sa place sur les rives dtt
Bosphore. C'est pour la première fois que le monde grec se trouvait
profondément impliqué dans une conjoneture mettant en jeu son unité
politique. Conternporain des événements, Nicétas Chôneiatès dénonçait
les forces de décomposition, qui # se diviserent en groupements et factions,
s'établirent dans les villes, se souleverent les unes contre les autres, vio-
lant les lois sacrées des liens du sang »6. De son côté, Georgios Akropolitès
jetait le jour sur les agents du proeessus de dkomposition : Dams le
trouble qui succéda à la conquéte de Constantinople observait l'histo-
rien quiconque pouvait disposer d'un commandement militaire
ou d'autre nature transformait la région qu'il gouvernait en son propre do-
maine »7. Telles étant les choses, Sabbas Asidénos, Léon Gabalas, Théodore
Mangaphas, Manuel Maurozoinès, Théodore Lascaris, David et Alexis
Grand Comnéne en Asie Mineure, Léon Chamateros, Manuel Kamitzès,
Léon Sguros et Michel Ducas en Europe se taillèrent dans les territoires
de l'ancienne monarchic byzantine plusieurs principautés indépendantes,
au emirs des années antérieures et ultérieures A, la chute de Constantinople
sous la domination latine. On trouve chez N. Grégoras l'expression fidèle
de ce que pensaient les eontemporains à ce sujet, lorsqu'il éerit qu'en
1204, l'Empire, tel un navire en proie A. des tempêtes violentes et
des vagues de la mer, s'est brisé en mille moreeaux » 8

Ces circonstances rendent évidente la portée des facteurs idéolo-
gigues pour ce qu'on a appelé à juste titre « la résistance sans égale et la
force de régénération »9 de l' tat byzantin. La nécessité de rétablir
l'unité de l'Empire, de restaurer la monarchic, devait constituer avec
l'impératif de la libération des territoires grecs de la domination latine
la principale idée-force de la reconquéte byzantine, pendant la première
moitié du XIIIe siècle.

Les formations politiques écloses dans le territoire de l'ancien Empire
byzantin appartenaient A, deux catégories. Une première catégorie serait
celle des fruits directs de l'émiettement politique, sans aucune justifica-
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le A propos de cette doctrine politique, Fr. Dúlger, Die Familie der Könige im
llittelaller, dans son ouvrage Byzanz rind die europaische Staalenwelt, Ettal, 1953, p. 34-69;

Ostrogorsky, Die byzantinische Staatenhierarchie, Seminarium Kondakovianum *, VIII,
1936, p. 41-61.

Theodor Scutariotes, ed. C. Sathas, chez C. Sathas, Meaccuovt.zil Bef3Xto6-1)xl, VII,
p. 453. Cf. E. Gerland, Geschichte des lateinischen Kaiserreiches von Konstantinopel, Homburg
v.d. Hobe, 1905, I, p. 34; R. Guilland, Recherches sur les institutions by:antines, Berlin-
Amsterdam, 1967, II, p. 3. II y a des historiens (B. Ferjanéde, Despoil u Bizantiji juinoslo-
venskim zemljama, Beograd, p. 32), qui n'accordent guére du crédit au témoignage de Scuta-
notes.

12 II est difficile de dire si Leon Gabalas a reeu sa dignité de la part des empereurs
antérieurs a l'an 1204 ou de la _part des basileis nicéens, Théodore Pr Lascaris ou Jean III
Vatatzés.

13 Ge. Acropolitès, éd. Heisenberg, I, p. 12. À propos de Sabbas Asidénos, voir Jerpha-
nion, Sampson et Amisos une ville à déplacer de near cents kilomètres, Orientalia Christiana
Periodica *, I, 1935, p. 257-267; P. Orgels, Sabas Asidénos, dynaste de Sarnpsön, Byzantion
X (1935), p. 67-79.
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tion juridique, comme c'était le cas pour les principautés d' un Léon
Sguros, Sabbas Asidénos, Théodore Mangaphas, Léon Gabalas, Michel
Ducas. Cependant, l'idée monarchique était bien trop enracinée dans la
pensée de l'homme byzantin, interdisant de la sorte Péclosion de toute
autre doctrine de légitimation du pouvoir. D'ailleurs, chaque formation
politique du temps avait sa place dans la fictive Weltbeherrschungsorganisa-
tion, connue de l'univers politique chrétien médiéval 1° . Par conséquent,
c'est d'autant plus nécessaire que se présentait aux yeux des nouveaux
dynastes l'intégration de leurs principautés dans un système politique
susceptible de « légaliser » leur existence en tant que formations étatiques.
On constate l'effort en ce sens de Léon Sguros, qui obligea Alexis III Ange
de lui donner la main de sa filie, Eudocie : par la nahme occasion, il recevait le
titre de despote 11, autrement dit, il faisait son entrée dans la hiérarchie impé-
riale. Bien que ce filt un acte de pure forme, Alexis III se trouvant en
exil et les Latins régnant à Constantinople, il n'en constituait pas naoins,
dans la pensée de Léon Sgouros, un support légal pour sa principauté
de 11 son importance. Il en fut de méme avec le césar Léon Gabalas de
Rhodos 12. De même, Sabbas Asidénos et Théodore Mangaphas ont essayé
eux aussi de légitimer l'existence de leurs principautés, mais la pression
nailitaire exercée par Théodore Ier Lascaris les fit renoncer à leurs pré-
tentions territoriales, recevant en échange de hautes dignités 13. Peut-étre
est-ce justement dans leur incapacité de s'intégrer dans le système poli-
tique de l'époque que réside l'une des causes essentielles de la précarité
de leurs formations étatiques.

Tout autre fut le développement des formations politiques dont les
dirigeants agissaient au nom du principe monarchique, poussés par le
besoin de découvrir un point d'appui dans la société byzantine. Aussi,
Théodore Ier Lascaris, Alexis Grand Comnène et, plus tard, Théodore
Dukas Ange ont-ils jeté les bases des « empires en exil ». Une formule de
Nicolas Iorga rend parfaitement la situation de ces « empires », qu'il
semble difficile de faire sortir « de la théorie générale, permanente, éternelle
de la basileia, les trois capitales n'étant que des places de refuge et d'attente
pour des princes' qui se considéraient comme des empereurs des Romains",
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14 N. Iorga, Une nouoelle théorte sur Porigme et le calacare de l'Empire de Trélnzonde,
Revue historique du sud-est européen s, XIII (1936), p. 173

Ifi N Chôniates, Oraflones et Epistulae, ed. van Dieten, Berlin, 1972, p 128 : xoci.

ycv*TETOCL [LEM =Erna), eT5
16 Dans le serment de fidélité pr'été par le clergé et par tous les habitants de l'.etat.

niceen à Theodore ler Lascaris, seuls les Grands Comnenes sont mentionnés ; cette mention
spéciale qu'en fait le document prouve qu'ils étaient les ennenus les plus dangereux de l'empe-
reur niceen dans sa lutte pour la légitimité (N. Oikonomides, op. cit., p. 123; cf. ibidem,
p. 140 141).
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dans la plénitude de leur droit » 14. Au point de vue de la doctrine poli-
tique byzantine traditionnelle, leur titre impérial représentait tout un
programme : la reconquéte des territoires tombés sous la domination latine
ou usurpés par leurs adversaires grecs et la restauration de l'ancienne
monarchie, avec son centre à Constantinople.

Il convient touyfois de noter le caractè,re complexe, souvent mérne
contradictoire des Etats grecs nés en 1204. Surgie comme une cons&
quence de l'émiettement politique des années 1203-1204, la principauté
de Théodore Pr Lascaris devient par sa transformation en Empir6 le
noyau de la future unité politique du monde byzantin. Or, tout au con-
traire, créé dès le début, à ce qu'il semble, au nom du principe monarchi-
que traditionnel, l'Empire des Grands Comnènes du Pont pour ne
mentionner que ce cas-là s'est avéré comme l'un des principaux facteurs
du démembrement politique enregistré par les derniers siécles d'histoire
byzantine. Plus conséquents que leurs rivaux du Pont et de Thessalonique,
les Lascarides ont agi au nom du principe monarchique conçu comme un
commandement à l'unification et à la centralisation politique. Le lende-
main des événements de 1204, Théodore Lascaris établissait déjà le
programme politique de son gouvernement, destiné à rester valable
également pour ses successeurs. Ce programme se résume en quelques
mots : il leur fallait procéder de manière à ce « qu'il y ait à nouveau un
troupeau et un piltre »15.

Le conflit entre les trois empires grecs autour du programme pré-
yoyant la restauration de la « inonarchie » couvre entièrement la première
inoitié du /MP siècle.

Compte tenu de sa situation périphérique, l'Empire de Trébizonde
était le moins apte à tenir un r6le important dans Pceuvre de reconquéte,
ce qui n'empêcha pourtant pas les Lascarides et leurs successeurs, les Paléo-
logues, de considérer les Grands Comnènes du Pont comme présentant
un réel danger, en tant que concurrents potentiels au titre supréme 16
C'est ce qui explique Phostilité des chroniqueurs nicéens et de la Byzance
restaurée vis-à-vis des descendants directs des Comnènes, auxquels ils
ne reconnurent jamais le titre supréme. Constantinople une fois reconquise,
avec la solution définitive du problème de la légitimité en faveur des empe-
reurs nicéens, Michel Palé,ologue s'activa pour obtenir des souverains de
Trébizonde le renoncement au titre supréme en faveur de la dignité de
despote. L'idée était de les intégrer dans la hiérarchie impériale unique,
en sauvant le principe de l'imperium unicum. Au bout de toute une série
de tergiversations, Jean II Grand Conmène décida de renoncer au titre
de ses devanciers, ce titre d'empereur des Romains n'étant plus compa-
tible avec la réalité des choses. En échange de ce renoncement, au lieu de
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la dignité de despote qui lui avait été proposée, il a pris le titre de « basi-
leus d'Anatolie, des Ibères et de la région d'outre-mer » (poco-LÀek
'AvccroVilq, 'I(341p03v xcd.Hepoc-ref.aq)17. Non moins incompatible avec la doctrine
impériale traditionnelle était le titre d'empereur dont se prévalait le
souverain du Pont, ce qui n'empêcha pas qu'il ffit significatif pour l'étape
nouvelle abordée par la crise de l'universalisme byzantin après l'an 1204.

Également intéressant est l'autre chapitre de la dispute autour de
l'idée d'imperium unicum, celui de la controverse des Lascarides et des
souverains de Thessalonique et, plus tard, du Despotat épirote. Couronnant
les succès foudroyants qu'il avait obtenus contre les Latins et lui avaieut
fait reconquérir Thessalonique, Théodore I" Dukas Ange se proclama
empereur 18; en eeci il annoinait ouvertement ses visées concernant
reconquéte de Constantinople et la restitution de l'unité de l'Empire
pour son propre compte. C'est ainsi que commetna la polémique très
acerbe sur la légitimité des deux empereurs grecs, polémique dont on
relève l'écho clans la correspondance de Germain II, le patriarche nicéen,
avec les hauts prélats épirotes. En défendant la légitimité du titre suprême
porté pair son souverain, le patriarche s'appuie sur le fait que celui-éi
été le premier A: se proclamer basileus et A: obtenir sa consécration en
tant que tel par le patriarche cecuménique19. Le camp adverse, demeuré
sur la défensive, essaie de justifier l'existence de deux Empires grecs,
avec deux hiérarchies ecclésiastiques distinctes Ma:is le patriarehe
réagit sur le champ, dans les termes suivants : « Il messied qu'il y ait
deux empereurs et deux patriarches pour eeux d'un méme sang »21. Ce
eonflit de doctrines devait recevoir une solution beaucoup plus vite que ne
refit espéré la partie nicéenne. En effet, la brillante carrière de Théodore
Dukas Ange se trouva brutalement interrompue dans la plaine
de Cloconitza, lors de sa confrontation avec le tsar Jean II Asen ; le
coup fut durement ressenti par l'édifice politique

le,
avait mis sur pied,

qui ne s'en est jamais rétabli. Son frère et successeur, Manuel Ange dui
renoncer au titre suprême ; en échange, Jean III Vatatzès lui conféra
la dignité de despote, ce qui impliquait nécessairement la reconnaissance
de la suzeraineté du basileus nicéen 22. Les tentatives des fils' de

17 A. A. Vasiliev, 7'he Foundation or the Empire or Trebizond, u Speculum 0, XI, 19
p. 34-35.

18 La date du couronnement de Théodore Pr Dukas Ange reste encore douteuse ; récem-
ment, la date fixée par Lucien Stiernon, juin 1227 avril 1228 (dans Les origines du Despotal
d'Épire. La date du couronnement de Theodore Doukas, u Actes du XII° Congrès International
d'Études Byzantines 8, II, Beograd, 1964, p. 197-202) a été contestée par Ap. Karpozilos
(The Date or Coronation or Theodoros Doukas Angelos, o Byzantina 8, VI, 1974, p. 253-261),
qui revient a la première datation acceptée (fin 1224 commencement 1225).

19 J. Pitra, Analecta sacra et classica. Spicilegio solesmensi parata, VI, Paris-Rome,
1891, col. 483-486.

29 Lettre de Georges Bardanes, métropolite de Corcyre, au patriarche cecumenigue Ger-
main II, 1226-1227c., ed. R.-G. Loenertz, `E-raipeíaq 13i4cv-rivc7iv Eirou6c7)v 8, 33, 1964,
p. 114-117. Cf Ap. Karpozilos, The Ecclesiastical Controversy between the Kingdoni of Nicaca
and the Principality of Epiros_1217 1233, Thessalonique, 1973, p. 47 et suiv.

21 N. Blemmydes, Curriculum vitae, éd Heisenberg, p. 14 : [Li) auvoísetv TO iiu.oyev6cri
1.1.7;8 Irci7cpe7rc74 gxciv ainoxperropaq xal nccrptclaccg Eo. Cf V. Laurent, Les Regestes des
actes du Patriarcal de Constantinople, IV, fase. IV, no 1239, p. 47.

22 Acropolités (I, p. 43-44) ne cache pas la satisfaction que lui suscite la reconnais-
sance de Jean III Vatatzès en tant qu'« empereur et seigneur # (1-15v Paciaia xat aecricem)v)
par Manuel Doukas Ange.
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Théodore Pr afin de reprendre le titre supreme sont restées vaines, aussi
le despote épirote, Michel II Ange, s'inclina, reconnaissant la suzeraineté
de Nicée d'abord, de Constantinople, par la suite 23

L'objet de la dispute idéologique des basileis nicéens avec leurs
rivaux de Trébizonde et de Thessalonique devait changer en fin de
compte, car il ne pouvait plus étre question de leur suprématie dans le
cadre de la communauté chrétienne. Cette suprématie, ils ne pouvaient
plus la revendiquer mème pas pour l'espace balkanique depuis que les
deux Etats créés dans cette zone par les Slaves du Sud avaient échappé
au contrôle byzantin 24. C'est pourquoi, après 1204, le monde byzantiu
renonce à jamais à l'idée de revendiquer pour son Empire un caractère
universel et unique ; il lui faut maintenant reconnaitre l'existerice de plu-
sieurs autres Empires. Désormais, ses efforts auront pour but de réaliser
l'unité d'un Empire national grec dans l'expression territoriale d'avant
1204; ses velléités politiques ne dépasseront plus les limites de la Romania.

Comme aucun des petits f';tats grecs n'arrivait à imposer son con-
trôle effectif sur l'ensemble du territoire byzantin, un autre système
politique commençait à s'ébaucher. Il se proposait de sauver Pidée d'ira-
perium unieum, en imposant aux princes de l'Epire et de Trébizonde
suzeraineté des empereurs nicéens. C'était les hitégrer de cette manière
dans une veritable « famine d'Etats byzantins » dont les chefs étaient les
basileis de Nick et plus tard ceux de Constantinople 23. L'échec de ce
programme minimal, a aux souverains de Trébizonde, montre le stade
avancé de la ciise traversée par l'universalisme byzantin.

Il est evident que l'idée de la réunion de tons les membra disje,cia
du corps byzantin dans une « monarchie » fit une vive impression sur les
eontemporains mis en cause d'une manière ou d'une autre.

L'annexion des principautes de Sabbas Asidénos, Theodore Manga-
phas, David Comnène, Leon Gabalas, et surtout l'annexion des territoires
byzantins d'Europe ne pouvait étre réalisée par les Lascarides sans
l'apport actif du capital idéologique hérité de leurs prédécesseurs constan-
tinopolitains. Pour certaines regions, on dispose meme de témoignages
concrets en ce qui concerne la position de la population locale favorable
aux empereurs nicéens. Le césar Leon Gabalas de Rhodos a été oblige

23A retenir le caractére changeant de la position adoptée par Michel II et ses sucees-
seurs vis-à-vis des Lascarides et des Paléologues. Les Byzantins ne se faisaient guére faute
de les traiter en sujets rebelles durant les périodes où les despotes épirotes tAchaient de mener
une politique indépendante, voire hostile, envers Constantinople. Relevons en ce sens le quali-
ficatil appliqué par Acropolitès A Michel II et A ses fils, qu'il traite d'apostats à propos des
evénements balkaniques, qui ont précédé la bataille de Pelagonia (Acropolités, I, p. 142,
146, 148, 149, 159, 151, 157, 163, 165, 172, etc.).

24 Voir la réaction du clergé épirote lors de la dispute avec Germanos II A propos du
titre d'empereur reconnu par le basileus nicéen au o Scythe Asen i (Jean Asen II), alors
gull le refusait au Theodore Pr Doukas Ange (V. G. Vasilievski, Epirotica saeculi XIII,

Vizantijskij Vremennik i, III, 1896, p. 292).
25 Se rapportant à l'avénement de Theodore Pr Doukas Ange comme empereur,

Acropolités (I, p. 33) note que celui-ci o se refusant de rester dans une position subordonnée
a usurpé les enseignes du pouvoir imperial Oacov p.ivetv iv -eh' oixei,c,c Tiger. &AA& T-7}ç

f3acraeiccq acpTeptcregLevog). De toute evidence, le chroniqueur nicken avait en vue le refus de
Theodore ler Ange de demeurer intégré A la hiérarchie impériale des Lase-arides, l'unique
hiérarchie légitime à ses yeux.
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26 De me:me, Thomas, Urkunden zur älteren Handels- turd Staalsgeschichte der Republik
Venedig, II (= Forties rerum Austriacaruni XIII), p. 321 : o debeant 'Mehl dare subsidium et
juvamentum contra Vatatium et contra gentes Vatatii et contra yllos, qui in mea insulla se
rebelaverint contra me s.

27Fr. Thiriet, La Romanic vinitienne au Moyen Age, Paris, 1959, p. 97-99.
2$ Gunter Paulus Schiemenz, Zur polittschen Zugehorigkett (its Gebiets um Sobesos und

Zoropassos tn den Jahren UM 1200, * Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft
XIV, 1965, p. 207 et suiv. ; Stelian Brezeanu, In jurul interpretdrit unor inscriplii capadociene
din secolul al XIII-lea (A propos de l'interprétation de quelques inscriptions cappadociennes
du XIII' siècle), Studii teologice o, 24, 1972, p. 250-254.

29 Revélateur s'avère l'usage par le monde byzantin de la première moille du X Ille
siècle, quand il s'agissait de designer telle ou telle partie du territoire de l'Empire d'avant
l'an 1204, de la terminologie qui avait sen i au cours des siècles precedents. De sorte que la
principaute de Michel Pr Doukas, l'Empire de Thessalonique de Theodore ler Doukas et le
Despotat de Alichel II sont enregistrés dans les sources contemporaines (Acropolitès, ed. Heisen-
berg, 1, p. '14; Apokaukos, ed. Vasilievsky, V.V., 3, 1896, p.285; G. Bardanès, éd. Loenertz,
op. cit., p. 104, 113, 115, 116, 117, etc.) sous le ternie de i Guest » (a4) ou i les contrees
occidentales o (-7erc SuT.t.zec [Lip-t)), alors que Theodore l'r Lascaris est intitulé par N. Ch6niatés
(Ilistorta, ed. Bonn, p. 828; ed. van Dieten, p. 626) empereur o des villes orientales)
(ïxp'eacov TcTiv c;.)Giv nacoiv) et par Allelic' Ch6mates (ed. Sp. Lambros, II, Athènes, 1880,
p. 149, 276, 353), basileus de l'Orient (6 f3ccolX614 'Avorron-,g). Ce dernier titre entrera
désormais aussi dans la titulature des Grands Comnènes de Trébizonde. Plus qu'une
signification géographique, cette terminologie a un seas politigue. Le critere terminologique
prouve, sans équivoque que, dans la conscience du monde byzantin de la première moitie
du XIII siècle, l'idée de l'unité ethnique, culturelle et religieuse de ces territoires a term un
r6le important, jouant dans la restauration de l'unité politique par les Lascarides.

30 Sur le poids économique- de la region micro-asiatique, H. Ahrweiler, L'histoire el la
géograplue de la région de &mime entre les deux occupations turques (1081 1317), purlieu-
lièrement au Xille siécle, *Travaux et Mémoires o, I, Paris, 1965, p. 1-204; S. Brezeanu,
Asupra inecputurilor pdtrunderii monedet niceene la Dundrea de .los (.1k propos des débuts de
la diffusion dans les contrées du Bas-Danube de la monnaie niceenne), Studii o, 26, 1973,
p. 699-714.
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de conclure une alliance avec Venise dirigée non seulement contre Jean III
Vatatzès, mais aussi contre ceux de ses sujets, qui, partisans du basi-
leus nicéen, travaillaient pour réunir Pile à l'Empire de celui-ci 26 Venise,
en Crète, eut A faire face dès le début aux grands soulèvements autoch-
tones, dont les sympathies allaient vers la cause des empereurs de Nicée 27.
Plus loin encore, en Cappadoce, perdue par l'Empire A la fin du XI e
siècle, la population grecque continuait à considérer les Lascarides comme
ses souverains légitimes, ainsi que les inscriptions des églises rupestres de
cette région le prouvent 28 L'idée de leur appartenance A une môme
comynunauté religieuse, de même que le sentiment des populations res-
pectives qu'elles formaient un seul peuple, avec la même langue et les
mémes coutumes sont clans tons les cas mentionnés en tant que prémisses
de l'unité politique restaurée du monde grec 29. Toutefois, le programme
politique des empereurs nicéens allait bientôt s'avérer par trop ambitieux
pour la médiocrité des moyens matériels mis A. leur disposition.

Deux remarques s'imposent en guise de conclusion.
D'abord, il convient de reconnaitre à rid& d'imperium unieum

le rôle actif qu'elle a tenu dans la réussite ne filt-ce que partielle
da programme politique des basileis nicéens. Sans doute décisive
cet égard a été l'importance économique et démographique de l'Asie
Mineure 30 E est évident, en effet, que bien que les trois empires grees
dissent disposé du méme capital idéologique, celui de Nicée était le seul
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31 Cf. sur cette politique, H. Ahrweiler, La politique agraire des empereurs de Nicie,
Byzantion*, 28. 1958, p. 51-66; M. Angold, A Byzantine Government in Exile. Government

and Society under the Laskarids of Nicaea, 1204-1261, Oxford, 1975; Stelian Brezeanu, Poli-
tica internó a Imperiului de la Niceea (1204-1261) (La politique intérieure de l'Empire de
Nicée, 1204-1261), résumé de sa these de doctorat, Bucarest, 1975.
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faire le poids, grace à la prospérité que lui assuraient la proximité du
littoral micro-asiatique et la sagesse de la politique intérieure des Lasca-
rides 31. C'est ce qui lui a permis de mener à bonne fin son oeuvre de recon-
quéte.

La seconde remarque porte sur le fait que l'étude de l'évolution de
cet aspect de la pensée politique byzantine pendant la première moitié
du XIII° siècle montre l'absence de fondement de la thèse autrefois
dominante dans Phistoriographie de l'immuabilité de l'idée impériale.
Cette étude met en lumière un moment où la société byzantine fait preuve
d'une remarquable aptitude a sortir de la routine ; sous l'emprise de la
réalité, elle se pose des questions sur sa propre existence, en définissant
sa place dans l'univers politique de l'époque. Il s'ensuit qu'au moins dans
ses formes concrètes de manifestation, l'idée impériale byzantine dispose
d'une grande capacité d'adaptation.
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DE VICINA A KILIA. DYZANTINS ET GÉNOIS AUX BOUCHES
DU DANUBE AU XIV' SIECLE

SERBAN PAPACOSTEA

Les spécialistes de l'histoire de la mer Noire A, l'époque de son
épanouissement le plus spectaculaire au Moyen-Age, entre 1204
et 1453, années qui marquérent la fin de l'emprise exclusive de Constan-
tinople sur le commerce pontique et, respectivement, le début de sa re-
constitution au profit des nouveaux maitres des Détroits, les Ottomans,
ont décelé, avec un certain retard il est vrai, les traces relativement abon-
dantes dé Pactivité d'une florissante ville byzantine au Bas-Danube,
Vicina, qui pendant A, peu prés un siècle fut le principal centre commercial
de la région. Ce fut la découverte des actes instrumentés à Péra, au cours
de l'été de Pannée 1281, par le notaire génois Gabriele di Predono dans
leur grande majorité des enregistrements des obligations assumées envers
leurs créanciers par les commerqants se rendant à Vicina qui donna
Pimpulsion aux recherches consacrées 6, cet important site danubien 1.
En révélant l'existence d'un intense trafic commercial entre Constantinople
et Vicina, le registre de Gabriele di Predono déclencha une série d'études
qui ont largement contribué à élucider quelques-uns des aspects les plus
importants de l'histoire de la ville byzantine, sa fonction économique,
son r6le écclésiastique, ses rapports avec les Tatares de la Horde d'Or, etc.

pineuse entre toutes, la question de l'emplacement de la ville a fourni
la matiere à d'apres controverses qui n'ont pas cessé de nos jours encore2.
Par contre, les circonstances du déclin de Vicina et du transfert à Kilia
du centre principal de Pactivité commerciale au Bas-Danube n'ont pas
bénéficié d'un intérét similaire, malgré l'importance particulière de la
question ; car loin d'avoir été un événement fortuit et isolé, ce déplace-
malt du centre de gravité de la vie économique d'une ville à l'autre ne
fut en réalité que l'une des manifestations, et non la moins importante,
d'une mutation de grande anvergure de la situation politique et économi-

G. I. Briltianit, Vicina I. Contribution à l'histoire de la domination byzantine el du
commerce genois en Dobrogea, * Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine *, X,
1928, p. 41-189; les actes instrumentés par Gabriele di Predono sont &Elites dans l'annexe de
l'ouvrage. L'étude et les documents ont été réédités par l'auteur dans son livre Recherehes
sur Vicina el Ce/atea Alba, Bucarest, 1935.

2 Faute d'indications precises dans les sources, les spécialistes ont &place à leur gre
Vicina d'un site à l'autre du Bas-Danube, ou meme ailleurs sur le littoral pontique ; pour les
différentes localisations avancées par les historiens, v. P. Diaconu, Pdcutul tut Soare-Vicina,

Byzantina *, 8, 1976, p. 427-429.

REV ETUDES SUD-EST EUROP , XVI, 1, P. 65-79, BUCAREST, 1978

5 c. 7726
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3 La restauration byzantine sur le littoral occidental de la mer Noire après 1261 fut
discutée à maintes reprises par les historiens ; E. Darla), Byzantinisch-ungarische Beziehungen
in der zweiten IRilfte des XIII. Jahrhunderts, Weimar, 1933, p. 33-35; G. I. BrAtianu, Becher-
ches sur V iczna et Cetalea Alba, p. 35-36 et 53-55; V. Laurent, La domination byzantine aux
bouches du Danube sous Michel VIII Paléologue, « Revue historique du sud-est européen i, 22,
1945, p. 184-198; il nous manque encore une étude d'ensemble sur la mer Noire dans la
politique de l'empire restauré par les Paléologues ; l'article de K. P. Matschke, Zum Charakter des
byzantinischen Schwarzmeerhandels im 13. bis 15. Jahrhundert, Wissenschaftliche Zeitschrifb,
K. Marx Universitat Leipzig, Gesellschafts- und Sprach-Wissenschaftliche Reihe, 19, 1970, 3,
p. 447-458, a le mérite d'avoir soulevé quelques-uns des aspects de la question.

4 L. Previale, Un Panegirico inedito per Michele VIII Paleologo, « Byzantinische Zeit-
schrift *, 42, 1942, p. 36-37; cf. Fontes historiae daco-romanae, III, Seri ptores byzantini, saec.
XIXIV, ed. Al. Elian et N. S. Tanasoca, Bucuresti, 1975, p. 454-455.

5 G. I. Bratianu, Recherches sur V (cilia el Cetatea Alba, p. 67, 73; V. Laurent, °nor.
cité, p. 196.

6 G. Pachymeres, De Michaele et Androruco Palaeologis libri XIII, ed. I. Bekker, vol. II,
Bonn, 1835, p. 307; cf. Fontes historiae daco-romanae, III, p. 450-453.
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que du bassin de la mer Noire, y compris la région du Bas-Danube, au
milieu du XIV° siècle. C'est justement à cette étape finale de la carrière
historique de Vicina que la présente étude est consacrée.

Le r6le de premier plan assumé au Bas-Danube par Vicina avait
été un phénomène directement lié A, la restauration byzantine A, Cons-
tantinople en 1261 et dans une partie des territoires perdus par Pernpire
dans la débâcle de 1204; restauration limitée sans doute et you& à une
érosion irréversible au contact avec les puissances de l'époque, mais
restauration quand-mème, qui compte parmi ses réussites les plus remarqua-
bles la reprise en main de toute une série d'importantes positions
sur la c6te occidentale de la mer Noire 3. Entrainées par l'élan restaura-
teur de Michel Paléologue, les villes paristriennes selon le panégyrique
de l'empereur attribué au rhéteur Manuel Holobolos finirent elles aussi
par reconnaitre l'autorité du nouveau pouvoir instauré à Constantinople ;
l'événement qui, de l'avis des spécialistes, dut avoir eu lieu peu de temps
après la rentrée de l'empereur à Constantinople, marquait la restaura-
tion du contr6le de Byzance aux bouches du Danube4.

Le siège de la puissance byzantine restaurée au Bas-Danube se trou-
vait à Vicina, « la cabeça del regnado », selon l'expression de l'a,uteur
anonyme du Libro del Conoseimiento. Les sources relativement nombreu-
ses qui nous renseignent sur Vicina listes de sièges métropolitains
dépendants du Patriarcat de Constantinople, actes des synodes, ouvrages
historiques byzantins, textes franciscains, cartes et portulans, actes
notariaux nous offrent la possibilité sinon de reconstituer le film con-
tinu de l'histoire de la ville, du moins celle de surprendre les éléments
essentiels de sa fonction historique.

Depuis la restauration byzantine aux bouches du Danube et juSqu'à
la disparition, en 1359, du siège métropolitain qu'elle abritait, Vicina a
conservé son caractère de centre byzantin autonome sous l'autorité de
Constantinople d'abord et ensuite sous celle de la Horde d'Or5. Pendant
tout cet intervalle le métropolite de Vicina fut le représentant su&ême
de l'autorité politique et ecclésiastique de Byzance au Bas-Danube ; le
rôle d'intermédiaire qu'il assuma dans les premières années du XIV'
siècle entre Byzance et les Alains qui, fuyant la domination tatare, sollici-
taient l'autorisation de s'établir en territoire d'empire, est l'indice de la
fonction politique dont le métropolite de Vicina était revêtu 6
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7 Miklosich et Miiller, Acta patrearchatus constantinopolttani, I, 'Wien, 1860, p. 95,
no. 52; cf. HurmuzakiIorga, Documente privitoare la istoria romdmlor (Documents concer-
nant l'histoire des Roumains), XIV, 1, Bucuresti, 1915, p. 1.

8 G. I. Bratianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albä, p. 46-57.
G. I. Brätianu, Les Roumains aux bouches du Danube à l'époque des premiers Paléologues,

a Revue historique du sud-est curopéen*, 22, 1945, p. 200.
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Tout aussi important que Vicina pour la domination byzantine
au Bas-Danube, le château de Licostomo, situé à l'embouchure même
du fleuve sur Pile au même nom, figurait parmi les possessions du Patriar-
cat de Constantinople au cours des premières décennies du XIV° siècle7.
En fait, la domination byzantine aux bouches du Danube s'étayait A la
fois sur Vicina, dont la fonction primordiale était de nature commerciale,
et sur Licostomo, point stratégique qui assurait le contrôle de la naviga-
tion entre la mer Noire et le bras septentrional du fleuve.

La grande fortune commerciale de Vicina, devenue principal inter-
médiaire des échanges entre Byzance et le Bas-Danube, f ut le support
de son rôle politique et ecelésiastique. Le flux massif de capital commercial
de Péra et Constantinople A Vicina, dont l'existence a été révélée par
les actes de Gabriele di Predono, avait pour contrepartie un flux non moins
important en sens inverse des produits de l'économie agraire du Bas-
Danube. Le montant des sommes investies au Bosphore dans le commerce
avec Vicina montant que les actes du notaire génois ne nous révèlent
que très partiellement trahit le niveau très élevé du trafic commercial
entre les deux centres du commerce pontique 8.

Sous la protection du pacte conclu avec Michel Paléologue en 1261,
les Génois, principaux bénéficiaires au point de vue commercial de la
restauration byzantine, s'installèrent A Vicina, comme ils l'avaient fait

Péra et ailleurs dans le bassin de la mer Noire. Si la date de leur éta-
blissement dans le centre byzantin du Bas-Danube nous échappe, il est
néaaamoins certain que, dans l'intervalle de vingt ans qui sépare la rentrée
des Byzantins A Constantinople de l'époque à, laquelle Gabriele di Predono
instrumentait ses actes â Péra, Pactivité des Génois à Vicina avait pris
un essor exceptionnel, surclassant sans doute Pactivité parallèle des
commerçants grecs. Cependant, la prépondérance à cette époque dans le
commerce du Bas-Danube des Génois, possesseurs de capitaux bien plus
importants que ceux dont pouvaient disposer les commerçants byzantins
et maitrisant des techniques commerciales supérieures, n'entama nulle-
ment le pouvoir local A Vicina que les Byzantins conservèrent en leurs
mains aussi longtemps qu'un métropolite y siégea : «Avant-poste byzantin
et grand entrepôt du commerce génois aux bouches du Danube », voici
selon l'heureuse caractérisation du principal spécialiste de l'histoire de
la mer Noire A l'époque de l'hégémonie génoise l'essentiel de la fonction
historique de la ville9. Et, jusqu'A la fin de ses jours, ravant-poste
byzantin se refusa à céder ses fonctions politiques à l'entrepôt génois ;
en effet, lorsque vers le milieu du XIV` siècle, les Génois se décideront
de se donner un cadre propre d'organisation politique aux bouches du
Danube, ils ne le feront pas A Vicina, qui restera byzantine sous son
métropolite, mais s'installeront dans un nouveau site, appelé à assumer

brève échéance la fonction économique de Vicina.
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Consecration toponymique de la primauté de Vicina au Bas-Danube,
le nom de flumen de Vicina, flumen Vicine OU ooqiò tirlq BL Everc4 fait
son apparition dans les sources géographiques de Pépoquel°.

Cependant, en 1359, brusquement, une decision en apparence inopinée,
adoptée d'un commun accord par l'empereur et le patriarche de Constan-
tinople, transférait le métropolite en fonction à Vieina, Hiacynthe, de son
siege, voué dorénavant A une vacanee perpétuelle, à celui récemment
créé de la Valachie. Decision d'autant plus déconeertante qu'une vingtaine
d'années auparavant, dans une conjoncture politique particulièrement
défavorable sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, le patriarche
avait refuse au métropolite de Vicina le droit de deserter la ville, mani-
festant de la sorte Pintérêt qu'il attachait A la conservation de ce siege
du Bas-Danube. Quelles furent done les réalités nouvelles qui finirént
par arracher en 1359 aux instances suprêmes de l'empire une decision
qui consacrait non seulement le décès d'un siege métropolitain mais
aussi la fin du rôle historique de Byzance au Bas-Danube

Abordant dans son premier ouvrage consacré à Vicina la question
des facteurs responsables du déclin et, ensuite, de la disparition de la
ville, G. Brätianu hésitait entre deux hypotheses de nature différente :
« Peut-être concluait le médiéviste roumain faut-il établir une
relation entre le déclin de la puissance tatare et celui de la ville qui avait
arboré la bannière du tamgha aux frontières occidentales de l'Empire de la
Horde d'Or. Peut-être faut-il supposer un enlisement des bras de Saint-
Georges et le détournement de la navigation du Danube vers le bras
septentrional du fleuve, celui de Kilia »11. Revenant A la charge quelques
années plus tard, l'historien de Vicina élargissait encore l'éventail de
ses hypothèses, en ajoutant, non sans raison d'ailleurs, aux facteurs
qu'il avait évoqués auparavant, le &din de la flotte byzantine après
la mort de Michel Paléologue : « Sans doute le déclin de la puissance
byzantine sous Andronic II devait-il affeeter également ces possessions
extérieures de l'empire. L'affaiblissement de la puissance navale, qui
avait été jusque lA leur principale garantie, devait entradner leur perte »12.

Ayant verse au dossier de la question un texte dont l'importanee
pour l'histoire de Vicina et de l'ensemble du Bas-Danube au XIV' siècle
n'a plus besoin d'être soulignée, V. Laurent offrit A son tour une explica-
tion du déclin de la ville byzantine. Le texte en question est l'engagement
assume en 1337 ou 1338 par le métropolite récemment élu de Vieina,
Macaire, de ne pas abandonner A son sort le troupeau dont la cure venait
de lui 'are confiée et qui avait eu le malheur de tomber sous la domina-
tion d'une «puissance payenne », en Poccurence celle des Tatares. Et comme
le texte de l'engagement semble suggérer que l'occupation de Vicina,
par les Tatares était un fait de date récente, Pérudit byzantiniste
conclut à l'existence d'un rapport de cause A effet entre eet événement
et l'involution jusqu'à sa disparition de la ville byzantine. Abandonnée

" G. I. Briltianu, Recherches sur V ¡CMG et Cetatea AM& p. 62-63; P. 5. NAsturel,
A4ezarea oravilui Vicina i teirmul de apus al Mari Negre in lumina unui portulan grec
(L'emplacement de Vicina et la ate occidentale de la mer Noire à la lumière d'un portulan
grec), Studh i cercetäri de istorie veche o, 8, 1957, 1-4, p. 297-298.

11 G. I. BrAtianu, Recherches sur Viczna et Celaba Alba, p. 79.
12 G. I. Bratianu, Les Roumatns aux bouches du Danube, p. 200.

www.dacoromanica.ro



13 V. Laurent, Le metropolite de Vicina Macaire et la prise de la ville par les Talares,
Revue historique du sud-est européen s, 23, 1946, P. 225-232; c'est la place occupée par le

document dans la série d'actes patriarcaux à laquelle il appartient, qui a permis à son éditeur
d'en fixer approximativement la date.

Dès la publication d'un portulan grec qui attribue expressemment au bras septen-
trional du Danube le nom de i fleuve de Vicina s, l'impossibilité de localiser Vicina sur le
bras de Saint-Georges devint évidente ; pour les derméres prises de positions de l'auteur
cette matière, v. G. 1. Bratianu, Encore une mile fantdme: une mention de Vicina au XV P
siecle, i Revue des (Andes roumaines i, 9-10, 1965, p. 34-38.
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par ses habitants et surtout par les commetTants dont Pactivité avait
fait sa fortune, la ville était dorenavant condamnée A, une lente dispari-
tion « L'heure de l'appauvrissement constatait V. Laurent sonnera
aussi pour Vicina, mais cela sera dtl aux memes causes qu'ailleurs < analogie
avec les villes d'Asie Mineure tombées sous la domination ottomane >.
Ce seront Pamoindrissement puis la disparition du commerce actif et la
dispersion des chretiens qui peuplaient la ville. La ruine des affaires
aura pour effet immédiat de faire deehoir le siege episcopal dans la hierar-
chie ecclésiastique et palatine... » 13.

Mais, confrontées avec les sources et les situations qu'elles nous
révèlent au Bas-Danube les explications avainées par les deux illustres
historiens suscitent des réserves légitimes.

L'hypothèse de la mort naturelle de la ville par suite de l'enlisement
du bras de Saint-Georges sur lequel G. Br5,tianu avait été tenté de placer
Vicina n'appelle plus de commentaire détaillé ; il nous suffira de consta-
ter que les recherches ultérieures, malgré le caractère provisoire de leurs
conclusions, n'ont pas ratifié cette localisation 14, que Pactivité commer-
ciale ne déserta pas complètement la ville après sa décheance officielle
en 1359 et que les traces de sa survivance persistent encore au XV°

siècle'
pour nous dispenser d'insister sur cette explication.

Pour ce qui est du facteur tatare, il est évidemment incontestable
que le déclin de Vicina et la decadence de la puissance mongole au
Ba,s-Danube ont été des phénomènes largement synchroniques ; mais
synchronisme et rapport causal ne se superposent pas nécessairement
et rien d'ailleurs dans les sources ne nous permet de constater l'existence
d'un tel lien, fut-il même indirect.

Le &din rapide de la puissance navale de Byzance après la mort
de Michel Paléologue est, lui aussi, une réalité incontestable, bien que le
processus n'ait pas 60 rectiligne ; mais A, elle seule la constatation ne-
suffit pas A, éclaircir les circonstances spécifiques dans lesquelles ce déclin
se répercuta au Bas-Danube pour mettre un terme à la domination byzan-
tine dans cette zone du bassin pontique.

L'hypothèse de V. Laurent a sans doute le mérite de s'appuyer
sur un document qui atteste incontestablement l'occupation de Vicina
par les Tatares A, une date précédant de peu les années 1337/1338; cepen-
dant la conclusion qu'en tira le byzantiniste frainais est en_contradiction
évidente avec les infmmations ultérieures sur Vicina et sur l'évolution
des rapports byzantino-tatares. Or, de ces informations il ressort que
l'occupation de Vicina par les Tátares à l'époque mentionnée ne fut
qu'un episode local et passager d'une crise générale des rapports de la
Horde d'Or avec l'Empire byzantin, crise dont le point culminant fut
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15 R. J. Loenertz, Dernière ambassade grecque et la Horde d'Or (1341), dans le volume
Bgzantina el franco-graeca, Rome, 1970, p. 426-430 et V. Laurent, L'assaut avorté de la
Ilorde d'Or contre l'Empire byzantin (printemps-été 1341), e Revue des etudes byzantines », 18,
1960, p. 145-162; évoquant l'invasion tatare de 1337 en territoire byzantin, N. Gregoras cons-
tatait la difference entre cette derniere action et les expeditions antérieures des Tatares ;
N. Gregoras, By:anima historia, ed. I. Schoppen, vol. I, Bonn, 1829, p. 513; cf. Fontes historiar
daca-romanae, III, p. 512-513.

16 Demetrius Cydones, Correspondance, ed. R. J. Loenertz, I, Citta del Vaticano, 1956,
p' 9; cf. R. J. Loenertz, ouvr. cité, p. 428.

17 J. Cantacuzène, Ilistoriarum libri IV, ed. L. Schoepen, vol. II, Bonn, 1831, p. 54-55;
cf. Fontes histortac daco-romanac, III, p. 486-487.
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atteint au printemps de l'année 1341. En effet, A cette époque, selon les
informations de bonne source parvenues A la cour impériale, le khdn
tatare de Saray se préparait A lancer en vagues successives ses troupes
contre Byzance dans le but non plus, comme par le passé, de mettre au
pillage le territoire de l'empire, mais de s'emparer de sa capitale 15. Heu-
reusement pour Byzance, un dénouement diplomatique aussi favorable
qu'inattendu lui épargna cette nouvelle épreuve. Une ambassade byzan-
tine dépêchée en toute hate A la Horde réussit A apaiser le courroux du
khan et A trouver une solution d'ensemble au contentieux byzantino-
tatare ; qui plus est, s'il faut faire confiance aux renseignements que nous
fournit Démètre Kydonès, dont le père avait été investi de cette delicate
mission diplomatique A la cour tatare, dans les rapports des deux puis-
sances la confrontation céda, la place A une véritable alliance dont les
termes semblent avoir été particulièrement favorables A Byzance 16. Si
les details de cette entente byzantino-tatare renouvelée nou; échappent,
il est néanmoins légitime de supposer que la concorde fut rétablie au Bas-
Danube aussi où, quelques années auparavant, les Tatares s'étaient empa-
I.& de Vicina,. De toute fagon il est certain que les événements dont fait
état Pengagement du métropolite Macaire des années 1337/1338 n'ont
pas eu pour resultat d'éliminer la puissance byzantine du Bas-Danube.
Fort des positions strategiques que l'Empire y possédait encore, le grand
domestique Jean Cantacuzène se sentait en mesure en 1341 de mena,cer
les Bulgares d'une expedition navale sur le Danube jusqu'A Vidin 17.
Evidemment, sans un rninimum de conditions logistiques, done sans le
contrinde par les Byzantins d'une série de points d'appui au Bas- Danube,
une telle menace aurait été vaine. A cette date done, le fleuve n'avait
pas encore disparu de l'horizon stratégique de Byzance.

" Malgré les avatars que Phostilité des Tatars lui avait fait subir, Vi-
cina, avait réussi A émerger elle aussi de la crise et A reprendre sa fonction
commerciale traditionnelle ; en 1351, dix années done apr& la con-
clusion du conflit qui avait opposé Byzance aux Tatares, dans les textes
officiels de Wiles la ville byzantine continuait A, faire figure de principal
sinon méme d'unique centre du commerce génois au Bas-Danube. Conse-
quent avec cette réalité inchangée, le Patriarcat de Constantinople conti-
nua lui aussi A maintenir ses positions 1 Vicina ; l'intransigeance dont avaient
fait preuve le patriarche et le synode en 1337/38 avait finalement ea raison
des difficult& de l'instant et, de ce fait, l'existence du siège métropolitain de
la ville danubienne fut sauvée pendant deux décennies encore. Autant dire
que la déchéance économique et ecclésiastique de Vicina ne saurait étre
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18 Francesco Balducci Pegolotti, La pralica delta mercatura, ed. Allan Evans, Cambridge,
lassachussets, 1936.

19 L. T. Belgrano, Cinque documenti genovesi-orientali, a Atti della Società Ligure di
Storia Patria i, 17, 1885; P. 250; texte réédité par G. Belgrano, Nuova serie di documenti
suite relazioni di Genova colt' Duero bizantino, ibidem, 28, 1898, p. 558. N. Iorga qui a utilisè
cette dermère edition du document suivi en ceci par G. L Brattanu , a suggéré l'ammende-
ment du nom Urcina en Vecina où Vicina (4 Revue historique du sud-est européen i, 12, 1935,
p. 163) ; suggestion parfaitement justifiée mais inutile vu que la première édition du textc
transcrit correctement le nom de la ville dantibienne, Vecina.
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attribuée au conflit byza,ntino-tatare et A, l'occupation de la ville parles
troupes de la Horde d'Or A, la faveur de ce conflit.

Mais alors à quel ordre de faits faut-il imputer la fin du r6le histo-
rique de Vicina En l'absence de sources directes, la réponse ne sa,urait
venir que d'une détermination aussi rigoureuse que possible des limites
chronologiques du tra,nsfert de la primauté commerciale au Bas-Danube
de Vicina à Kilia et de l'analyse du contexte politique de l'événement.

Da,ns la première moitié du XIV' siècle, aucun indice ne laissait
présager une telle évolution. L'excellent guide du commerce international
qu'est l'ceuvre du florentin Francesco Pegolotti, La pratiea della merca-
tura 18, rédigée selon toute vraissemblance dans les années 1335-1340, ne
rnentionne au Bas-Danube qu'un seul établissement commercial, Vicina,
dont il atteste la fonction de centre exportateur de blé. Pour notre floren-
tin, qui s'avère un excellent connaisseur des conditions du commerce pon-
tique, Kilia n'existait m'eme pas. Encore plus révélatrices sous ce rapport
sont les instructions remises en mai 1351 par le doge de Gênes à ses émis-
saires en Orient, Oberto Gattilusio et Raffo Erminio, auxquels
confié la, mission de mettre en exécution sur place les mesures élaborées
dans la métropole pour faire face A, la situation créée par la guerre en
eours avec Venise ; parmi ces mesures, évidemment, la question du finan-
cement de l'effort de guerre figurait en bonne place. Or, parmi les établis-
sements génois de la mer Noire dont la contribution financière à l'effort
militaire devait 'are sollicitée par les envoyés du Doge, le seul qui figure
dans la région du Bas-Danube est Vicina : « Etiam et pro habendo ut supra
monetam et contribuendo ad guerram scribatis et faciatis in Cembaro,
Mahocastro, Vecina et in aliis locis maris majoris ubi Januenses sunt » 18.
AinSi done, pour les cercles dirigeants de Gênes, en 1351, tout autant que
pour l'a,uteur de la Pratica della mercatura une quinzaine d'années aupara-
vant, au Bas-Danube le seul centre génois digne d'être mentionné était
celui de Vicina. L'absence de Kilia du manuel de Pegolotti et des instruc-
tions du doge de Gênes ne fait que mettre encore plus en évidence la cons-
tatation que, en 1351, la ville byzantine continuait A, occuper le devant de
la scène au Bas-Danube. Mais en même temps les instructions de 1351 -sont
aussi la dernière source qui atteste cette situation éminente de Vicina ; de
ce fait, elles nous offrent le terminus post quem du transfert du centre du
commerce génois au Bas-Danube de Vicina, à Kilia. Le terminus ante quem
de l'événernent nous est fourni par une liste de récriminations que Venise
fit parvenir à Génes en 1359, liste qui consigne entre pas mal d'autres mé-
faits des Génois, l'obstruction qu'ils faisaient A, Licostomo aux Vénitiens
qui s'y rendaient pour acquérir le blé de la région : « nono et ultimo, quod
multi Veneti conqueruntur de Jannuensibus conversantibus in partibus
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Diplomatarium Veneto-levantinum, ed. G. M. Thomas, II, Venezia, 1889, p. 58;
cf. O. Iliescu, Localizarea vecluului Licostomo (L'emplacement de l'ancien Licostoino), Studii s,
Revistä de Istorie, 25, 1972, 3, p. 454.

21 G. I. Bratianu, Les Viz-linens dans la Mer Noire au XlVe slick. La politique
Sinai en 1332-33 el la notion de latinité, Bucarest, 1939, p. 6.

22 Matte° Villani, Istoric, ed. Muratori Rerum Italicarum Scriptores, vol. XIV,
Milano, 1729, col. 81-82; Cronica di Bologna, ibidem vol. XVIII, Milano, 1731, col. 421
M. Sanudo, Le vile de'duchi di Venezia, ibidem. Milano, 1733, col. 621-626; Gantacuzéne,
ouvr. cité, vol. III, Bonn, 1832, p. 191-193; F. Thiriet, Régestes et dilibérations du Sénat de
Venise concernant la Romanze, I, 1329-1399, p. 70-71, n08 244 et 245.

23 Sur la seconde guerre des Détroits, v. A. Sorbelli, La lona ira Genova e Venezia per
il predominio del lllediterraneo, I, 1350 1355, «Mernorie della R. Accademia delle Scienze
dell'Istituto di Bologna o, Glasse di scienze morali, I, vol. V, 1910-1911, Sezione di scienze
storico-filologiche, p. 87-157; G. I. Brätianu, La mer Noire. Des origines à la congulte ono-
mane, Munchen, 1969, p. 269-273; M. Balard, A propos de la bataille du Bosphore. L'espe-
dition génoise de Paganino Doria à Constantinople (1351-1352), o Travaux et mémoires s,
4, 1970, p. 431-469.

24 G. P. Kyrris, John Cantactizenos, the Genoese, the Venetians and the Catalans (1348
1354), e Byzantina n, 4, 1972, p. 337-341.
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Licostomi, et etiam in aliis partibus, ubi sunt carricatoria frumenti intra
Mare Majus, nam conqueruntur, quod per dictos Jannuenses non permit-
tuntur emere frumentum in ipsis partibus, nisi ponant se in societate et
liga cum eis ad emendum frumentum... » 2°. A partir de cette année, Li-
costomo et Kilia se substituent dans les sources A, Vicina, dont les mentions
se font de plus en plus rares. Ainsi done ce fut à l'intérieur de l'inter-
valle délimité par les années 1351 et 1359 que Vicina avait cédé sa place

Kilia. Mais, avant de tenter de serrer de plus près ces limites chronologi-
ques un bref tour d'horizon du contexte général de cette importante muta-
tion survenue au Bas-Danube s'impose.

En automne 1350 la permanente rivalité vénéto-génoise pour le
partage des bénéfices du commerce oriental avait une fois de plus (MO-
néré en conflit armé. Décidée à enrayer les progrès de sa rivale dans le
Nord du bassin pontique où, en 1333, Venise avait réussi A, implanter son
propre comptoir, à Tana 21, Gênes adopta des mesures énergiques pour
assurer A, sa, colonie de Caffa la fonction de centre obligatoire du com.merce
de la région. Après avoir essayé, en vain, d'atteindre leur objectif par des
moyens pacifiques, les Génois eurent recours, A, partir de 1350, aux actes de
force et commençèrent par interdire aux vaisseaux venitiens de na,viguer
dans la mer d'Azov et de se rendre A, Tana 22 Décidés eux aussi à ne pas dé-
inordre des positions acquises, les Vénitiens passèrent aux représailles et,
d'escalade en escalade, la deuxième guerre des Détroits éclata en automne
1350 23.

L'ampleur de la conflagration fut à la mesure de son objet, le con-
trôle de la principale route du commerce oriental, qui A, cette époque pas-
sait par le Nord de la mer Noire, et l'appropriation des importants béné-
flees qui en résultaient.

Prise entre deu.x feux, Byzance finit par rather le camp de Venise
(Tans une tentative désespérée de mettre un terme aux empiétements de
plus en plus graves de Génes sur les positions qui lui restaient encore 24.
En mer Noire où A, la veille de la guerre, les tendances exclusivistes de la
politique génoise ne ménageaient pas plus ses intérêts que ceux de Venise,
Byzance était menacée de perdre le libre exercice du commerce dans les
territoires dépendants de la Horde d'Or au delà du Danube. Evoquant les
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25 Nicéphore Gregoras, historia by:anima, ed. L. Schopen, II, Bonn, 1830, p. 876-877;
cf. Fontes Histortae Daeo-romanae, III, p. 514-517.

26 P. Schreiner, Die byzantinischen Kletnehroniken, 1. Tell, Einleitung und Text, Wien,
1975, p. 86.

27 Diplomatarium veneto-levantinum, II, p. 4-12; cf. Fr. Dblger, Regesten der Kaiserur-
kunden des Ostromischen Reiclies, V (1341 1453), Miinchen und Berlin, 1961, p. 26-27,
no. 1351.

28 Locus autem Peyre, si acquireretur, debeat dirui, prosterni et annichilari ex toto ;

Dtplomatarium veneto-levantinum, II, p. 9.
22 G. 1. BrAtianu, La 111er Noire. Des origines et la conguele ottomane, p. 270.
3° Nicéphore Grégoras, II, p. 880; selon l'une des clauses du traité d'alliance, la Hate

byzantine devatt interdire la navigation des Génois a travers le Bosphore : t ...et prohibendum
quod 'psi Januenses vel eorum navigta non possint intrare ve! exire Mare Majus i; Diplomata-
hum ueneto-levantinum, II, p. 6.

al N. Grégoras, III, Bonn, 1855, p. 45.
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origines de la guerre, Nieéphore Grégoras ne se faisait pas faute de dénon-
cer les prétentions des Génois d'interdire aux Byzantins aussi bien qu'aux
Vénitiens toute activité commerciale autonome dans cette vaste section
du littoral pontique xat aLamperepL 6p.EvoL TCpWTOV T6V Eiíetvov TC6VTOV,
8Leit ret xaitv x6pa-th oi 6vov BuavrioLg 7cirarrov ilysp.ovLxik xat
noXXiji rq.) 4pXo-EL (56ovreq, ciorézecTD-aL r-71ç Matdrrtaog xat TavercL3og, gTL TE
XEpCriLVOq xat 8o-a rc7)v Exunív únIp ròv "Icrrpov napaXía; &art zo)pta 7cept-
7rXkovra; ipcops:11.A.-cs&aL, 7rXV 7c1 61v aúris6v ¶(!) 6va6o-Lp.ov env DA& xat
BEVETLX0k akoò; cior-Oauvov 4t7copíaq ... »25; politique qui,
évidemment, ne pouvait qu'accélérer le rapprochement de Byzance avec
Venise. Encouragé par la conclusion de l'alliance vénéto-catalane (janvier
1351) et plus immédiatement encore par Parrivée d'une puissant° escadre
vénitienne dans les Détroits 28, l'empereur Jean Cantacuzène s'allia aux
Vénitiens (mai 1351) 27 et, sans tarder, déclencha les hostilités à Péra.

Le but de guerre immédiat des Byzantins et des Vénitiens était
destruction des fortifications de Péra et, le cas échéant, la liquidation même
de cette position clé des Génois au Bosphore 28; la réalisation du projet
aurait sans doute privé les Génois du principal appui de leur politique
pontique et aurait en méme temps permis aux alliés de contrecarrer effi-
cacemment Pagressivité génoise dans la mer Noire. Mais contrairement aux
attentes, Péra résista avec succès aux attaques réitérées des Vénitiens et
des Byzantins.

Mobile principal de la guerre, la mer Noire ne pouvait bien-sfir &hap-
per aux opérations militaires ; en effet, les Génois ayant intercepté la
navigation des Vénitiens au delà du Bosphore 28, ceux-ei répliquèrent au
cours de l'été 1351 en instituant une contre-blocade, dans le but d'isoler
Péra des colonies génoises du bassin pontique 30 Ne se contentant pas de
ce succès, la flotte vénitienne entreprit le périple de la mer Noire et dé-
truisit sur place les biltiments génois qu'elle y rencontra 31

Indépendamment de la flotte vénitienne ou, plus probablement, en
coopération avec elle, une esca,dre byzantine fut envoyée par Jean
Cantacuzène dans la mer Noire avec pour mission de nuire autant que faire
se pouvait aux établissements génois de la région ; et, de l'avis de l'empe-

www.dacoromanica.ro



32 "Tip, spriTLiti)V Si PacriXck ciç 81'n SteXcf)v, Tip p.iv aúTo-5 xctraine T2) cppotíptov
eriv érépav grrep.rcev Heivrov, Tee Fevvou'vrEp, xax6croutsav'xal btc'excacrav irnarXiia.rov.

Xprnvi-zcov yap ixpercrpoiv xat 0.776por. o5x 6),Iycav, xal 6XxecSag kv&rcpriaccv r:oXXaç..."; J. Can-
tacuzène, III, p. 193.

33 J. Cantacuzène, III, p. 214-215; C. P. Kyrris, ouvr. cité, p. 342.
34 M. Balard, ouvr. cité, p. 442.
35 M. Balard, ouvr. cité, p. 449, note 131.
'36 V. le texte du traité dans le Liber jurium reipublicae Genuensts, II, Augustae Tauri-

norum, 1857, col. 601-606 (Monumenta Historiae Patriae, IX); cf. Fr. Dolger, ouvr. cité,
p. 31-.32, no. '2991.

37 C. Manfroni, Le relaziont fra Genova, l'Impero byzantino e i Turchi, Atti della Societa
ligure di storia patria *, 28, 1898, 3, p. 712.
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renr lui-méme, les dégAts que les Byzantins avaient provoqué à cette occa-
sion aux Génois ne furent pas minces 32

Mais le cours des événements en mer Noire changea brusquement
lorsque la grande flotte envoyée par Génes sous le commandemment de
Paganino Doria arriva A, son tour dans les Détroits en autonme 1351. Con-
damnés auparavant à la défensive par la supériorité de leurs adversaires
byzantins et vénitiens, les Génois passèrent à l'offensive en mer Noire.

Préssentant le coup que les Génois préparaient contre les positions
byzantines de la mer Noire, l'empereur s'empressa d'y dépècher des ren-
forts 33, ce qui, évidemment, n'empécha pas la flotte de ses adversaires de
poursuivre ses plans et de restaurer l'hécrémonie génoise dans la région.
Arrivée au large de Péra en novembre 13'51, la flotte de Paganino Doria
mit A, profit le répit de deux mois que lui offrit la coalition vénéto-byzanti-
no-catalane pour redresser la situation dans le ba,ssin pontique. Détachées
de la flotte du Bosphore, dix galères génoises pénétrèrent en mer Noire pour
prendre d'assaut les positions byzantines ; expédition naval° dont la
victime la plus insigne fut la ville de Sozopolis 34.

Après la bataille indécise du Bosphore (13 février 1352), la flotte
génoise entreprit de nouvelles actions dans le Pont. En mars 1352, la pré-
senc,e des navires génois était signalée à Sozopolis et à, Messemvria ; peu
de, temps après, un vaisseau génois qui assurait la liaison entre la flotte du
Bosphore et Caffa capturait un navire grec au large de Maurocastrum 35 j

cette époqu.e, done, l'ensemble du littoral occidental de la mer Noire
avait été entrainé dans les hostilités.

Le retrait des flottes vénitienne et catalane de l'Héllespont en avril
1352' Précipita l'abandon de la lutte par Byzance ; abandonnée A son sort
pftir ses alliés et incapable d'affronter A, elle seule la force navale des Gé-
noig;.Byzance fut acculée A, accepter les conditions très graves que lui impo-
sèrent, ses adversaires.

Le traité de paix du 6 mai 1352 36 sanctionna les buts de guerre des
Génois par rapport à Byzance, aussi bien au Bosphore qu'en mer Noire.
Rgconnaissant à Péra le droit de conserver ses fortifications, l'empire con-
sacrait la tra,nsformation d'un ancien quartier de sa capitale en un vérita,ble
Air tat dans l'Etat » 37. L'impunité que cette consécration leur assurait
A Pèra permit aux Génois de poursuivre avec un nouvel élan la réalisation
(le' Ïeiir politique en mer Noire. Une autre clause du traité marquait d'ail-
lem's de façon encore plus directe et éclatante la capitulation de Byzance
dans le bassin pontique ; en effet, en rennonçant, aux termes de cette clau-
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39 o Kelm extitit per pactum quod navigia grecorum non navigent nec navigare debeant
ad Tanam vel in mari Tane, nisi quando navigta ianuensium illuc navigarent, salvo semper
quod cum imperium nostrum intendat de predictis ad dounnum ducem ambassatam suam
transmittere ad impetendum quod illuc dicta navigia grecorum possint illuc navigare, quod
possint ire nec moveatur guerra propterea inter partes i; Ltber _Atrium, II, col. 603; cf. K. P.
Matschke, ouvr. cité, p. 451.

Hurmuzaki lorga, Documente, XIV, 1, p. 1-2; cf. N. Iorga, Istoria comerfului
romernesc (Histmre du commerce roumain), 20 ed., I, Bucarest, 1925, p. 64; P. S. Nasturel,
Les fastes épiscopaus de la Alitropole de Vicina, o Byzantinisch-neugnechische Jahrbucher o,
21, 1971, p. 41.
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se, au droit d'envoyer ses navires à Tana, sans l'autorisation des Génois
Byzance se soumettait A, la loi que ceux-ci entendaient imposer A Pactivité
commerciale dans le Nord de la mer Noire, selon le plan consigné par Nice-
phore Grégoras. Ce fut dans le cadre de ce recul massif de Byzance des
regions septentrionales de la mer Noire, pendant et après sa guerre mal-
heureuse contre Gênes, que les Génois s'emparèrent des principales posi-
tions byzantines du Ba,s-Danube. La eonstatation nous ramène A, la chro-
nologie de l'événement.

Sans doute, au stade actuel de nos informations, toute tentative de
fixer avec precision la date de l'installation des Génois à Kilia, dans les
limites de Pintervalle de huit ans, 1351-1359, au cours duquel elle eut
lieu, serait hasardée. Cependant, les données fournies par les sources dispo-
nibles nous permettent de constater qu'A, la fin de cet intervalle,
dire en 1359, le fait n'était pas recent et qu'il avait probablement eu lieu
plut(it au cours des années précédentes. En effet, si en 1359, comme nous
venons de le constater, les Génois étaient A, m'eme d'imposer leur volonté
aux Vénitiens à Licostomo et si au cours des a,nnées 1360/1361, Kilia était
délà devenue un centre important du commerce pontique qui entretenait
d'intenses relations avec les autres grandes villes dela mer Noire, comme
l'attestent les sources récemment mises en circulation, il faut bien admet-
tre que l'établissement des Génois dans la ville datait à cette époque au
moins de quelques années. Bien que en sens inverse, la constatation vaut
également pour Vicina ; en effet, la decision prise en 1359 A, Constantinople
de transférer en Valachie le métropolite de la ville da,nubienne fut précédée
par toute une série de négociations et d'initiatives du voivode valaque en
direction de 13yzance c'est l'a,cte patriarcal qui nous l'apprend ne-
gociations qui sans doute, pour arriver A, leur terme, ont exigé elles aussi
des années 39. Le stade avancé de l'évolution que nous constatons à Kilia
et A, Vicina en 1359 nous pelmet done de reculer la date de 'Installation
des Génois à Kilia au temps de la guerre byzantino-génoise ou immediate-
ment après sa conclusion. De toute façon, la substitution de Kilia, à Vicina
fut la consequence directe du conflit qui avait oppose les deux puissance&
au cours des années 1351-1352 et du large transfert de positions corn-
merciales qui s'effectua à cette occa,sion en mer Noire des mains des
Byzantins dans celles des Génois du bassin pontique. Du fait de oette
substitution, la domination byzantine au Bas-Danube, appuyée sur
Vicina et Licostomo, avait cede la place A, la domination genoise avec,
eomme points d'appui, Kilia et Licostomo. Suivant l'évolution politique,
la terminologie geographique commence elle aussi à s'adapter et les
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Geo Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Mli rogati a Chilia da Antonio di Ponz6
(1360-1361), Genova, 1971, p. 97, 130.

al Geo Pistarino, own.. cité.
42 Giovanna Balbi-Silvana Raiteri, Notai genovest in Oltremare. Atli rogati a Caffa e a

Licostomo (sec. XIV), Genova, 1973.
43 La confusion, consciente aux origines, comme le prouvent les sources byzantines et

génmses, remonte au XIV° siècle ; elle s'explique, sans doute, par le rapport fonctionnel étroit
qui existait entre les deux établissements. Ce furent les récentes découvertes dans les archives
de Génes qui ont permis de restituer aux deux sites leur identité ; v. G. Atraldi, I Genovesi a
Dcostomo nel secolo XIV, Studi medievali i, serie 3-a, 13, 1972, p. 967-981; 0. Iliescu,
Localizarea vechiului Licostomo, p. 462.

44 Sur la vie économique de Killa au début de la dominahon génoise, v. la préface de
G. Pistarino à l'édition susmentionnée des actes de A. di Ponzò ; O. Ihescu, Notes sur rapport
roumain au ravitaillement de Byzance au XIV e siècle, dans le vol. Nouvelles etudes d'histoire,
III, Bucarest, 1965, p. 105-116 ; Idem, Chilia in veacul al XIV-lea (Chilia au XlVe siècle),
dans le volume Sub semnul lui Clio. Omagiu Acad. prof. Stefan Pascu, Cluj, 1974, p. 284-291;
plus spécialement, sur l'activité des banquiers génois à Ruja, v. G. Pistarino, Banchi e ban-
chieri del '300 nei centrt genovesi del Mar Nero, o Cronache Finmare *, 1974, 5-6, p. 8-13.
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noms de Pitmen Chili ou flamer?, Lieostomo font leur apparition dans les do-
cuments génois 40

La découverte dans les archives de Génes de deux series d'actes
notariaux, instrum.entés les uns A, Kilia, en 1360-1361 4', les autres
Licostomo dans l'intervalle 1373-1384 42, a permis aux spécialistes non
seulement de dissocier les deux établissements longtemps identifiés par une
confusion très tenace, mais aussi de fixer leurs rôles respectifs dans le
système de la domination génoise aux bouches du Danube 43.

Licostomo conserva sous les Génois sa fonction essentiellement
stratégique. Excellent point de surveillance de la navigation entre la mer
Noire et le Bas-Danube, l'ile et le chateau de Licostomo (eastrum insule
Lieostomi) avaient A, leur tète un gouverneur, avec des mereenaires (stipen-
diarii) à sa disposition ; en cas de guerre, Pile bénéficiait de la protection
navale de Caff a, pour laquelle Licostomo était une importante étape sur
la route de Péra. L'activité économique n'était sans doute pas absente de
Pile ; la présence d'un notaire à Licostomo est l'indice certain que des trans-
actions qui faisaient l'objet de contracts y avaient lieu. Cependant, cette
activité était marginale par rapport A, la fonction primordiale de Licostomo
qui était de nature militaire. Autrement intenses fluent les pulsations de
la vie économique A, Kilia telles qu'elles nous sont transmises par les actes
du notaire Antonio di Ponzò 44.

Kilia commença par assumer la fonction de Vicina, celle done de
principal centre collecteur des produits agricoles du Bas-Danube, le blé,
la cire, le miel, le yin, qu'elle envoyait en grandes quantités A, Constanti-
nople et dans le monde méditerrannéen. En marge du commerce, Parti-
sanat se développa lui aussi ; ses traces, évidemment bien plus modestes
que celles du commerce, se retrouvent dans les actes du notaire génois.

Attiré par une activité commerciale particulièrement intense, le
crédit commercial connut à Kilia un large terrain d'action ; en effet, pen-
dant le bref laps de temps surpris par les actes de Antonio di Ponzò qua-
tre banquiers au moins fonctionnaient à Kilia, chiffre remarquable si
l'on tient cornpte du fait qu'une série d'actes similaires de Pannée 1344 ne
signale à Caffa que la présenee de deux banquiers. Dans la demeure ou
la banque du plus actif parmi ces banquiers de Kilia, Luciano Bustarino,
le notaire di Ponzò instrumenta A, peu près la moitié de ses actes.
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45 Nous renvoyons par anticipation à nare etude en cours de preparation, La fin de
la domination tatare au Bas-Danube,

46 N. Iorga, Istorza comertului romdnesc, I, p. 38-39 fut le premier à signaler l'existence
t la fonction du couloir ouvert par Louis d'Anjou entre la Transylvarue et les bouches du

Danube. L'ensemble de la question y compris les antecedents de l'initiative trouva sa solu-
tion definitive dans une etude encore inédite de Emil Läzärescu qui a été suivi en la matiere
par G. I. Brdtianu, Les rois de Hongrie et les Principautis roumaines au XIV e siecle, e Bulle-
tin de la section historique de l'Académie Roumame *, 28, 1947, p. 86-87.
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Monde de commewants, de banquiers et d'artisans, point d'attrac-
tion pour les chercheurs de fortune, la Kilia d'Antonio di Ponzò s'intègra
rapidement au grand mouvement d'affaires du bassin pontique à l'épo-
que de Phégémonie génoise. Les relations que la ville du Danube entre-
tenait directement ou indirectement avec tous les centres tant soit peu
importants du bassin pontique ou lies à sa vie économique Trébizonde,
Amastri, Sinope, Simisso en Asie Mineure, Caffa, Cembalo, Ilice, Moncastro
sur le littoral septentrional, Sozopolis, Messemvrie, Agathopolis sur la
côte occidentale, et, enfin, Constantinople, Péra et Andrinople témoi-
gnent du haut degré de cette intégration ; constatation qui nous amène A,
prendre en consideration un autre aspect essentiel du rôle historique de
Kilia, celui qui résulta de l'ouverture le long du Danube de l'une des plus
grandes artères continentales du commerce international au Bas Moyen-
Age.

A l'époque on au Bas-Danube Vicina cédait la place A, Kilia, un pro-
cessus non moins gros de conséquences le refoulement de la Horde d'Or
des zones occidentales de l'immense empire continental qu'elle dominait
etait en cours Amorcée en 1340 A, Halfe, l'offensive des puissances chré-
tiennes, parmi lesquelles une place importante devait Atre assumée au
cours des années suivantes par la Valachie et ensuite par la Moldavie,
s'étendit bientôt A, l'ensemble des territoires occidentaux de l'empire mon-
gol. Après de nombreuses vicissitudes dont l'exposé n'entre pas dans les
intentions de la présente étude, l'offensive des puissances chrétiennes finit
par dégager vers 1355 la plus grande partie du territoire roumain de sous
la domination mongole, limitée dorénavant, jusqu'à sa disparition totale
de la région, A, la zone côtière de la mer Noire, avec pour centre Maurocas-
trum45. De toute fa9on, vers 1355 sinon méme auparavant la ligne du
Danube avait été dégagée de la domination tatare.

La convoitise de la Hongrie du roi Louis d'.Anjou ne tarda naturel-
lement pas A, s'étendre sur les territoires émancipés à l'Est des Carpates
de la domination de la Horde d'Or. Expansion féodale sans doute mais non
denuée d'une finalité économique, directement liée au commerce en plein
essor à cette époque de la mer Noire ; en effet, selon l'observation perti-
nente de quelques-uns parmi les plus insignes médiévistes roumains, le

couloir » que Louis d'Anjou ouvrit A, son royaume au delà, des Carpates et
qui débouchait dans la region du Bas-Danube servait principalement de
couverture politique A, la route commerciale inaugurée par le roi entre la
Transylvanie et la mer Noire 46 et qui devait conserver §on importance
exceptionnelle, méme lorsque la Valachie refoula l'expansion du royaume
angevin de la région. Par suite de cette expansion et des initiatives qui
Paccompagnèrent, la politique commerciale de Louis d'Anjou finit par
faire jonction avec Pactivité des Genois de la mer Noire.
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47 Fr. Zimmermann, C. Werner und G. Mailer, Urkundenbuch :ur Geschichte der Deal-
schen in Siebenbargen, II, 1342-1390, Hermannstadt, 1897, p. 152-153; Hurmuzaki Iorga,
Documente privitoare la istorta romdnilor (Documents concernant l'histoire des Roumains),
XV, 1, Bucuresti, 1911, p. 1.
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L'étroite coopération de Génes avec la Hongrie dans les domaines
commercial, politique et militaire, dans la seconde moitié du XIV' siècle,
tut le fruit de leur hostilité commune contre Venise. Des efforts coordon-
nés des deux puissances pour toucher Venise dans ses intérêts vitaux,
c'est-a-dire dans sa fonction d'intermédiaire commércial entre l'Orient
asiatique et l'Europe, devaient naitre les initiatives les plus fécondes et
les plus durables de cette alliance : les nouvelles routes ouvertes en Adria-
tique et aux bouches du Danube au commerce international, en dehors du
contrôle vénitien.

Ce fut surtout après 1358, date de la reincorporation de la Dalmatie
dans le royaume de Louis d'Anjou, que les grands projets de coopération
commerciale des deux puissances commencèrent A prendre corps ; en ou-
vrant aussi largement que possible les portes de son royaume aux commer-
ants génois A, ceux qui y pénétraient en venant de l'Adriatique aussi

bien qu'a ceux qui remontaient le cours du Danube le roi de Hongrie
inaugurait une politique commerciale lourde de conséquences non seule-
ment économiques mais aussi politiques et militaires.

La route qui remontait le Danube jusqu'au cceur de la Hongrie
commeina, A fonctionner a cette époque et les Génois s'y sont engagés
sans hésiter ; de cette ligne commerciale se détacha une seconde, appelée
a assurer l'écoulement a travers la Transylvanie des marchandises orien-
tales venant de la mer Noire et, en sens inverse, des produits manufac-
tures en provenance de l'Europe centrale ; en 1358, les commerants de
Brawv ville prédestinée par sa situation géographique A, servir d'inter-
médiaire principal sur cette route étaient munis d'un privilège royal
qui leur accordait le droit de libre circulation au dela des Carpates, dans
les limites du couloir qui s'étendait jusqu'au Bas-Danube 47.

Evidemment, dans l'établissement de ces nouvelles liaisons du
commerce oriental avec l'intérieur du continent européen, le rôle des
Génois de Kilia, qui tenaient les bouts du fil, et de ceux de la mer Noire
en general, fut capital. C'est par leur entremise que les produits orientaux
acheminés vers Kilia, remontaient ensuite le cours du Danube et c'est
encore par leur intermédiaire que les produits de l'Europe centrale, trans-
port& A, Kilia, prenaient les routes de l'Orient. Cette nouvelle fonction
liée A, l'ouverture de la nouvelle route continentale réserva a Kilia une for-
tune bien plus éclatante que celle dont avait eu part Vicina. Cheville ou-
vrière de ce vaste système d'échanges a échelle internationale par la voie
du Danube, Kilia tira tous les bénéfices commerciaux et douaniers de cette
situation privilégiée ; rnais loin d'être faite que d'avantages, cette situation
valut a la ville danubienne de devenir l'un des objets principaux de fa ri-
valité des puissances de la region. Dominée ou convoitée a tour de rôle par
les puissances qui se disputaient le contrôle des bouches du Danube, Kilia
revint vers la fin du XIV siècle A ses maitres de droit, les principautés
roumaines ; passant de main en main selon les aléas de la situation politi-
que et militaire au Bas-Danube, Kilia conserva néa,nmoins a travers tou-
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tes ces vicissitudes, jusqu'A, sa conquéte finale par l'Empire ottoman en
1484, l'importante fonction qu'elle avait assumée A, l'époque où les Génois
en avaient fait leur principal centre d'activité aux bouches du Danube.

En résumé :
Le transfert du centre principal de Pactivité commerciale au Bas-

Danube de Vicina A Kilia, a eu lieu au cours des années 1351-1359, selon
toute vraissemblance au début méme de cet intervalle, pendant la guerre
d'un an (mai 1351 mai 1352), qui a opposé Byzance à Génes.

Ce déplacement qui a marqué la fin de la domination byzantine
et Pinstauration de contrôle génois aux bouches du Danube fut la cons&
quence directe de cette guerre et de son issue malheureuse pour Byzance.

A l'ancienne fonction de Vicina,, liée aux échanges de marchandi-
ses avec Péra et Constantinople, Kilia ajouta une fonction nouvelle, celle
de centre régulateur du trafic entre l'Orient asiatique et Pintérieur du
continent européen à travers la route du Danube nouvellement ouverte
par les Génois de la mer Noire en coopération avec le roi Louis d'Anjou de
Hongrie.

Cette nouvelle fonction assura à Kilia une très grande prospérité
maig elle fit en méme temps de la ville roumaine des bouches du Danube
l'un des objets ma,jeurs des convoitises et des heurts politiques et militai-
res des puissances de la région.
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Economie et société

LES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES DANS L'ÉVOLUTION
DES RELATIONS ROUMANO-TURQUES (XVe XVIlle SIÈCLES)

PAUL CERNOVODEANU

Sur le plan social-économique et politique, et en une certaine mesure
également sur le terrain spirituel, l'empire des sultans ottomans avait été
en quelque sorte le successeur de Byzance. En exeqant sa domination
sur l'entier bassin oriental de la Méditerranée, il avait su maintenir les
anciennes relations d'échanges établies avec l'Europe Occidentale et Cen-
trale, tout en les adaptant aux nouvelles conditions créées par l'instaura-
tion de la Semilune sur les rives du Bosphore.

Par la disparition au XV e siècle des colonies génoises et vénitiennes
de la mer Noire et par la consolidation de la puissance ottomane A, rem-
bouchure du Danube et dans la péninsule Balkanique, l'axe des routes com-
merciales en direction de la Perse et des Indes s'était déplacé de manière
A obliger les caravanes des négociants sillonnant le Continent A suivre des
itinéraires traversant les territoires tombés aux mains des forces ottoma-
nes. Ainsi, la ville d'Istanbul était devenue le véritable centre des échanges
commerciaux entre l'Occident et l'Orient 1.

Les pays roumains s'étaient vus entrain& au cours du XV e siècle
dans l'orbite du système économique instauré par la puissance suzetaine
de la Porte. 2t cette époque, la Valachie représentait une des sources im-
portantes d'approvisionnement de l'Empire en matières premières et, en
mème temps, une aire de transit pour les marchandises orientales dirigées
vers l'Occident A travers la Transylvanie, oil les opérations d'échanges
s'étaient avérées encore plus actives, tandis que la Moldavie remplissait
de son côté un rôle similaire de pont de passage entre la zone pontique et
celle balto-polono-allemande 2

1 Voir, entre autres, N. Beldiceanu, La conquele des cttés marchandes de Etna el de
Cetatea Alb6 par Bayezul II dans Stidost-Forschungen *, Ahinchen, XXII (1964), p. 60-70;
H. Inalcik, L'Empire Ottoman, dans Actes du Premier Congres International des Eludes Balka-
niques el Sud-Est européennes, Sofia, 26 aont 1 septcmbre 1966, vol. III, Histotre (Ve XV Ile
siècles), Sofia, 1969, p. 85-87; idem, The foundation or Ottoman Economico-Social System
in Cities, dans e Studia Balcanica i, 3 (La ville balkanique XVe XIXe siecles), Sofia, 1970,
p. 17-20; Michel Mollat, Istanbul et la rencontre de la mer Noire el de la Midtterranée, dans
* Bulletin de l'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est européen a, Bucarest, XII
(1974), no. 2, p. 27-31, etc.

2 Lia Lehr, Comerful Tdrii Ronleinestt si Moldovei in a doua jumatate a secolultzt XV/
si prima jumedate a secolului XV II (Le commerce de la Valaclue et de la Moldavie au cours
de la seconde moitie du XVI« siecle et la premiere moitié du XVIIe ), dans * Studii si materiale
de istorie medie o, IV (1960), p. 283-287 ; Radu Manolescu, Le r6le commercial de la ville
de Brasov dans le Sud-Est de l'Europe au )(we siecle, dans Nouvelles etudes d'histoire, Buca-

REV. ETUDES SUD-EST EUROP , XVI, 1, P 81-90, BUCAREST, 1978

6 c. 7726
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A Pintérieur de l'Empire ottoman, le négoce était exercé en premier
lieu par les conunerçants musulmans, mais également par des ralas, su-
jets chrétiens d'origine balkanique, arménienne, levantine ou par des
Juifs, bénéficiant du privilège de pratiquer le négoce sans aucune entrave,
A condition d'avoir réglé au préalable les taxes requises par la trésorerie
impériale (nziri,) 3.

Les plus anciens rapports économiques roumano-turcs dont on ait
eonnaissance datent du milieu du XV e siècle et sont attestés par un docu-
ment (biti) par lequel le sultan Mehmed II « Le Conquérant » (Eatih )

accordait le 9 juin 1456 aux commerçants de la région de Cetatea
(Akkerman), sujets du prince de Moldavie Petru Aron, le droit de « venir avec
leurs embarcations à Edirné, à Brousse et A, Istanbul pour exercer le né-
goce »4. Selon une autre source, le sultan Bayazid II Veli (1481-1512),
poursuivant Pceuvre de colonisation de la ville d'Istanbul commencée par
on pére, fit placer parmi les habitants de la capitale impériale un certain

nombre de Roumains (« Valaques ») qui s'établirent dans les environs de
Silivri-kapi s'adonnant à la préparation et A la vente de fromages ainsi
que de viandes salées (pastirma) 5. Nous possédons également, de la méme
époque, diverses relations qui attestent la présence de denrées orientales
et de commerçants tures dans les pays roumains.

Ainsi, vers 1476, Bassarab II Laiota, prince de Valachie, faisait sa-
voir aux commerçants de Brasov que « toutes les marchandises de prove-
nance turque, poivre, soieries ou autres denrées, point ne seront retenues
ici et guère empêchées d'arriver chez vous ». A une autre occasion, il les
inforrnait « de Parrivée d'un négociant turc porteur de marchandises de
bonne qualité et en grand nombre les invitant « à entrer en pourparlers et
s'entendre avec le Turc dans la cité de Bucarest ». Vers 1482 il existe des
indications qu'un certain marchand RAdila de Cimpulung (Muscel) héber-
geait un commerçant ture, qui était en relations de négoce avec les gens
de Brawv 6.

Sur le marché de la principauté valaque les transactions commer-
dales étaient facilitées par la circulation des monnaies autochtones autant
qu'étrangères. Les découvertes archéologiques et numismatiques de StrA,

rest, II, 1960, p. 207-220; S. Goldenberg, Der Sadhandel in den Zollrechnungen von Sibiu
(Ilermannstadt) im 16. Jahrhundert dans s Revue des etudes sud-est européennes *, II (1964),
no. 3-4, p. 385-421 ; Dinu C. Giurescu, Relafille economice ale Toril Romemesti cu jcirile
Peninsulei Balcanice din secolul al XI V-lea pinei la mijlocul secolului al XVI-lea (Les relations
économiques de la Valachie avec les pays de la péninsule Balkanique depuis le XIV° siècle
jusqu'au milieu du XVI») dans Romanoslavica s, Bucarest, XI, 1965, p. 176-181 ; M. Dan
S. Goldenberg, Marchands balkaniques el levantins dans le commerce de la Transylvanie aux
XV le XV He sacks dans Actes du Premier Congrès International des Rtudes Balkaniques,
III, p. 641-648, etc.

3 A. Mehlan, Mittel und Westeuropa und die Balkanjahresmarkte zur Thrkenzeit dans
Stidostdeutsche Forschungen », I (1933), p. 81 ap. S. Goldenberg, Caransebesul in comerful

sud-est european din secolul al XVI-lea (La ville de Caransebes dans le commerce sud-est euro-
peen au XVI° siècle) dans o Banattca s, I, Resita, 1971, p. 165.

4 Mustafa A. Mehmed, Documente turcesti privind istoria Romdniei (Documents turcs
concernant l'histoire de la Roumanie), vol. I 1455-1774, Bucarest, 1976, p. 2-3, no. 2.

6 Robert Matran, Istanbul dans la seconde moitzi du XV lie si2cle, Paris, 1962, p. 43
et 64.

Radu Manolescu, Comerful Tarli Romdnesti 1 Moldovei cu Brasovul (secolele XIV
XVI) [Le commerce de la Valachie et de la hloldavie avec la ville de Brasov (XIVe XVI°
siicles)], Bucarest, 1965, p. 169-170.
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7 Voir, surtout, Mihai Maxim, ConsidErations sur la circulation monétaire dans les pays
roumains et l'Empire ottoman dans la seconde moitil du XVIe siècle dans o Revue des etudes
sud-est européennes o, XIII (1975), no. 3, p. 411-412.

H. Dj. Siruni et P. I. Panait, Tezaurul de la Gistesti si uncle problcme privind circu-
lafia accelei pe teritoriul orasului Bucuresti si in imprejurimi (Le trésor de GIstesti et certains
problèmes concernant la circulation de l'akvé sur le territoire de la ville de Bucarest et dans
les environs) dans o Materiale de istorie si muzeografie o, Bucarest, II, 1965, p. 189-204.

D. C. Giurescu, Belatiile econornice ale Tárii Pomanesti... p. 182.
10 Voir, par exemple, la lettre du sultan Sélim II adressee au khan de Crimée Devlet

Giral le 28 juillet 1574, apud Mihai Maxim, Culegere de texte otomane. (Recueil de textes
ottomans), I, Bucarest, 1974, p. 46-50.

n Mihail Gubogiu, Catalogul documentelor turcesti (Le catalogue des documents otto-
mans), Pr vol., Bucarest, 1960, p. 33, no. 26. Details chez Maria Alexandrescu-Dersca, Quel-
ques données sur le ravitaillement de Constantinople au XVI sacle dans Actes du Premier
Congrès International des Études Balkanigucs..., III, p. 661-672 et St. Stefdnescu, Les vines
roumaines el leurs rapports avec Istanbul au XV I-e si2cle dans Bulletin de l'Association Inter-
nationale d'Études du Sud-Est Européen o, Bucarest, XII (1974), no. 1, p. 113-120.
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Giste0i, Tinganu, du gnarlier Militari de Bucarest et autres attes-
tent que, vers la fin du XV° siècle et au début du XVI°, une place prépon-
dérante était détenue par l'aspre turc en argent (aleve) ayant le pas sur les
florins hongrois et les zlotys polonais 7. La plupart des pikes mises à jour
par les fouilles que nous venons de mentionner ont été frappées entre les
années 1459-1520 par les sultans Mehmed II, Bajazet II et Sam i" dans
les fonderies d'Istanbul, d'Pdirne, de Sirez, de Nevar, etc. 8 Les comrner-
ants turcs achetaient de preference des produits agro-alimentaires et du

bétail. Une place importante était détenue par les eéréales que l'on faisait
transporter par des navires sillonant les eaux de la mer Noire ou bien ache-
minées par la route, en passant par les gués habituels établis sur le cours
du Danube. En guise d'exemple, au point douanier de Calafat où l'on per-
cevait les taxes sur les produits dirigés vers l'Empire ottoman, on encais-
gait en 1502 la somme de 2 aleve par sac de tile ; l'orge figurait également
parmi les céréales exportées, mais l'absence de registres ne nous permet
pas d'évaluer le montant des quantités dirigées vers les divers centres de la
péninsule Balkanique ou à Istanbul 9.

Le trafic de marchandises dans les deux sens ainsi que le transit vers
l'Europe centrale et occidentale out connu une intense activité au XVIe
siècle.

Panni les produits vendus par la Moldavie et la Valachie sur le mar-
ché turc certains sous un regime de monopole on trouve des céré-
ales, du bétail, du suif, du miel, du beurre, de la cire, du sel, du cuivre et
autres. Les aliments et le sel étaient achemines par le Danube vers les ports
de Constanta ou de Varna, d'où on les dirigeait vers Istanbul. Les princi-
paux points douaniers dans le commerce avec l'Empire ottoman étaient
Calafat pour la Valachie et Galati pour la Moldavie. La majeure partie des
produits prenaient la route d'Istanbul, car nul n'ignorait à cette époque
que les pays roumains représentaient le principal fournisseur de la capitale
de l'Empire 1° D'ailleurs, le 3 aoftt 1560 le sultan Soliman le Magnifique
intimait aux cadis en poste le long des routes, reliant les principautés A, la
grande métropole, de ne pas chicaner ceux des cornmeiTants levantins
(veleps ) qui accompagnaient les troupeaux de moutons destines à ravitail-
ler la capitale ottomane, compte tenu de la grande pénurie de viande qui
y sévissait n. De coutume, la vente des produits avait lieu dans des foires
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ouvertes, dans les principaux centres urbains par l'intermédiaire de corn-
merçants turcs ou levantins venus A cet effet de l'Empire ottoman ;
indiquons, en passant, qu'entre les années 1502-1568 les taxes douanières
perçues à Calafat étaient d'un akve pour un couple de brebis, de 2 a4es
pour une vache et de 3 ahves pour un bceuf. Le régime appliqué pour les
chevaux était plus onéreux, la taxe par animal s'élevant A 6 akvés12. Les
transactions les plus importantes étaient conclues à Bucarest dans l'en-
ceinte d'un bazar signalé depuis 1563 et dans « la rue des Turcs », on les
négociants musulmans détenaient un grand nombre de boutiques, et pour
la Moldavie A Galati, Jassy, Neamt, etc. Les pays roumains importaient
des régions ottomanes des articles désignés couramment comme « denrées
turques » (res tamales dans les textes tarifaires de Transylvanie). Il s'agis-
sait surtout d'aromates, de tissus, de la céramique précieuse et de soieries
orientales. L'absence de registres ne nous permet pas, une fois de plus, d'en
estimer le volume. Une partie de ces produits étaient transit& vers les
villes d'au-delA des Carpates, Brasov, Bistrita, Sibiu, Alba-Iulia et Cluj ;
le poivre, les aromates et le coton étaient les articles les plus recherchés.
Comme indication estimative pour la valeur des marchandises transitées,
signalons le chiffre de 4 200 000 akves rien que pour la ville de Brasov,
durant les premières décennies du XVI e siècle 13 La monnaie courante
reste Pakve en argent, malgré une dévaluation substantielle intervenue vers
la fin du siècle.

L'Empire ottoman, par les privilèges qui lui reviennent en tant que
puissance suzeraine, détient la première place sur le marché extérieur des
principautés, sans toutefois trop affecter leur économie nationale, comme
on a eu trop souvent tendance A le prétendre dans le passé. Les sources
indiquent que les sultans intervenaient parfois pour régler les litiges con-
cernant le commerce extérieur entre des négociants musulmans et les auto-
rités ou des particuliers résidant dans les principautés, sans hésiter à sane-
tionner ceux qui s'étaient rendus coupables de certains abus. Ainsi, le 4 juillet
1959 Soliman le Magnifique demandait au prince de Moldavie Alexandru
LApusneann d'appréhender et d'emprisonner ceux des négociants otto-
mans qui s'étaient appropriés arbitrairement des brebis et du bétail dans
la principauté, sous le soi-disant prétexte d'avoir rempli une mission offi-
cielle 14 j dans le méme esprit, Mourad III intervenait le 12 aart 1577 auprès du
prince régnant en Valachie, Mihnea II, l'autorisant à ne permettre l'achat de
brebis au prix courants qu'à certaines catégories de négociants turcs, bon-
chers ou veleps, conformément aux dispositions édictées par la Porte 15.
Le même sultan demandait le 17 septembre au prince Petru Schiopul de
lui communiquer les noms des commerçants malhonnéles ayant acquis des
produits A des prix inférieurs à ceux en vigueur on par la violence 16 Dans
des occasions exceptionnelles, comme par exemple lorsqu'il s'agissait du
ravitaillement d'une expédition militaire ottomane, l'équivalent des mar-
chandises acquises dans l'une des principautés était déduit du montant du
tribut établi. Un exemple concluant à cet égard est l'acte émis par ce

12 D. C. Guirescu, op. cit., p. 183-184.
13 R. Manoleseu, op. cit., p. 174.
14 M. Mehmed, Documente turceVi..., I, p. 48, no. 34.

Ibidem, p. 129, no. 136.
16 Ibidem, p. 131-132, no. 140.
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même sultan Mourad III pour le prince Petru Schiopul le 25 janvier 1579
stipulant de mettre à sa disposition 10 000 kilés d'orge et de farine ainsi que
du miel et des matières grasses en vue d'une campagne militaire projetée en
Orient, et d'avoir à déduire le prix de ces produitF, du kharadj convenu,
après qu'ils auront été remis au eadi de Brdila 17. Par conséquent les anci-
ennes opinions sur les zakhires obligatoires prélevées par la Porte dans les
principautés doivent étre revues avec une entière objectivité A, la lumière
des sources puisées dans les archives, en évitant des généralisations
ves et faire en sorte que les conclusions soient nuancées suivant les cas.

L'abondance du matériel documentaire pour le XVII' siècle nous
astreint à une sélection encore plus rigoureuse. La prépondérance du com-
merce avec Istanbul persiste, et l'on voit arriver des négociants turcs de
plus en plus nombreux, sur les marchés des principautés, pour acquérir dif-
férents produits. Un très connu voyageur ottoman du nom de Evlyia Celebi
(1611env. 1684) écrivait après avoir visité la ville de Bucarest en 1664,
qu'il avait constaté l'existence de « sept hételleries pour les commerçants
ainsi que plusieurs comptoirs douaniers » et d'autre part, « pour les musul-
rnans.. . on pouvait voir un caravansérail, pareil A, une auberge, composé
de cinquante pièces, sis au-delà, de la rivière de la Dimbovita, au bout d'un
chemin planchéié » avec une petite mosquée et un jardin plaisant. Le voya-
geur ajoute que «pour les besoins de la cuisine impériale on envoyait du
miel, du beurre, de la cire et du sel pour une valeur de 300 bourses. Chaque
limn& l'arsenal impérial ( Tersane-i amire) reçoit des peaux de bétail et
du suif pour le graissage des navires pour une valeur de 300 autres bourses ;
un grand nombre de brebis était destiné aux cuisines du sérail tandis que
le grand vizir recevait 1000 ocques de viande ; 3000 autres ocques étaient
destinées au kadiasker et aux ulema-s, au cadi d'Istanbul, aux grands digni-
taires et à beaucoup d'autres personnalités de l'Empire, comme
tayiu-s »18. Pour sa part, Pérudit prince Dimitrie Cantemir consignait

dans sa Descriptio Moldaviae que Ai Galati « le port commercial le plus renom-
mé sur le cours du Danube... deux ou trois fois par an accostaient des
navires vena,nt non seulement des régions limitrophes à, la mer Noire com-
me le sont la Crimée, Trébizonde, Sinope, ou Constantinople mais aussi
d'Pgypte et des rives barbaresques méme, et s'en retournent chargés de
,cargaisons de bois de Moldavie, chêne, cornouailler, sapin, etc. et en méme
temps du miel, cire, sel, beurre, salpétre et blé, ce qui représente un
bénéfice important pour toute la population de Moldavie » 19. C'est égale-
ment Cantemir qui relate que c'est des régions carpatiques de la principau-
té que <des négociants grecs amènent A, Constantinople plus de 60 000
tétes de brebis (de cette espèce que les Turcs désignent sous le nom de
Kyvirgic) pour les cuisines impériales, et dont la chair est préférée la-Ws

toutes les autres pour sa saveur et étant fort légère à la digestion i> 2°.
Val* continue A, représenter la monnaie d'échange, mais des transactions
se font aussi en piastres (guru§ ).

Ibidem, p. 133, -no. 142.
18 Evlyia Celebi, Cartea de cdlätorii (Seyahatname) (Livre de voyages), (ed. M. A.

Mehmet) dans Cdbilori strdim despre romdne (Voyageurs étrangers concernant les pays
roumains), vol. VI, Bucarest, 1976, P. 716 et 717-718.

18 Dimitrie Cantemir, Descrtplio Moldamae, Bucarest, Ed. Academiei, 1973, p. 75, 77.
20 Ibidem, p. 115.
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21 M. Mehmed, Documente turcesti . I, p. XXV.
22 * * * Catalogul documentclor romdnesti din Al./wide Statului din orasul Brasov [Cata-

logue des documents roumains dans les Archives d'Etat de la ville de Brasov], I er vol.,
1521-1799, Bucarest, 1955, p. XXIV; R. Mantran, Istanbul dans la seconde moilié du XV I-c
siècle. . p. 201.

23 Lia Lehr, Comerful Tdrii Romdnesti si Moldovei. p. 229-230.
24 Ibidem, p. 231.
25 N. Iorga, Studii si documente priviloare la istoria romil nilor (Etudes et documents

concernant l'histoire des Roumains), vol. V, Bucarest, 1904, p. 482 (doc. de 1670).
26 Archives de l'Etat de Bucarest, Achiritii Noi (Nouvelles acquisitions), MNIDCGN.0 IV/2

(doc. du 7 aatt 1690).
27 Evlyia Celebi, Cartea de cdldtorii (éd. mentionnée), p. 347. Cf. également Lia Lehr,

Comerful Tárii Romdnesti si Moldovei in a doua Jumdtate a secolului al XV II-lea (Le commerce
de la Valachie et de la Moldavie pendant la seconde moitié du XVII-e siéele) dans 4, Studii.
Revistà de istorie o, 21 (1968), no. 1, p. 41.
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Pour les marchandises acquises dans les pays roumains, on se ser-
vait de différentes unités de mesure de poids et de capacité ; pour les
céréales il y avait le kilé stambouliote (Istanbul kilesi 22 oeques --
28,226 kg), fe kilé de Braila (Ibrail kilesi =- 240 ocques= env. 308 kg),
le kilé de Galaii (Kolas kilesi, à peu prés pareil à celui de le
kilé valaque (Ejlak kilesi = 400 ocques environ 513 kg) oil bien
Pocque (okka env. 1,283 kg) 21; pour le beurre on employait Pooque
mais aussi le kantar (= 44 ocques =- 56,500 kg) tandis que, pour le sel,
une charge de 125 ocques ; le « caca val » (fromage pressé), les chandelles
et le riz se vendaient toujours à l'ocque tandis que le fromage appelé
tulum, au baril, et le tekerlek à la roue, le miel enfin, au kantar 22.

Quant aux prix, certains documents rournains offrent quelques
indications : ainsi, le prix moyen du boisseau de blé (13,5 ocques = env.
22 1.) était vers le milieu du XVII' siècle entre 100-200 akves et eelui
de millet de 230 akvés environ. L'ocque de viande grasse cofitait a, eette
époque 12 paras, la « povara » de sel 4 akvés, le miel, vendu en grandes
quantités, à la « vadra » (représentant 10 ocques = 12,289 1.) revenant
en rnoyenne à 137 1/2 akvés, enfin l'ocque de cire à environ 75 ak9es 23.
Par rapport au siècle précédent, on enregistre une baisse du prix du
bétail ; ainsi, un bceuf se payait en moyenne par 760-1372 akfes et
une vache entre 300-1000 akvés, mais dans les deux cas la tendance
était a la dépréciation 24; le Wier ne cofitait que 10 « bani » la pièce25
bien que pour les chevaux les prix restaient élevés, atteignant 15 thalers
ou 1980 akvés (1 thaler = 132 akvés) par tête 26.

Les sources indiquent qu'en dehors des négociants turcs et levan-
tins, pour les acquisitions et les ventes des produits dans les principautés
roumaines on voyait souvent intervenir des commerçants autochtones
dans les processus d'échange, notamment sur les marchés d'Istanbul
et d'Andrinople. Le méme voyageur Evlyia Celebi, dont nous avons déja
parlé, raconte qu'a Istanbul, dans les rangs des membres de la corpora-
tion (isnaj) des boucaneurs, il se trouvait environ 600 « marchands
renornmés... des chrétiens valaques et moldaves » qui « pour ravitailler
les citadins d'Istanbul faisaient, venir pour la St. Démètre par trois fois
cent mille pièces de gros bétail pour en faire de la pastirma dans les envi-
rons de Top Kapi... »27; la vente de cette spécialité de viande furnée
était assurée par une centaine de boutiques répandues dans les quartiers

www.dacoromanica.ro



'7 ECHANGES ECONOMIQUES ROUMANO-TURQUES (XVeXVIIIe SIECLES) 87

de Galata, Top hané et Odun Kapisi 28 Les registres pour les revenus
et 'les &Tenses de la Trésorerie du prince Constantin 13rancovan pour
les années 1694-1704 citent les noms de plusieurs négociants roumains
d'Andrinople (Andronache, Porfir, George Medini, Velisarie, Chiriac
Necula, Dumitru A, State) ou d'Istanbul (Bucur Fägdrasanu, Manolache,
Dumitrache, Iordache, Athanase, Proca, Gligorasco, Andronic, Chiriac,
Costea, Neniul, Pa,nait le Fourreur), qui outre leur activité commer-
eiale ne reculaient pas A s'adonner aussi à l'usure 23 certains d'entre
eux faisaient pour le compte de la maison voIévodale des acquisitions
d'articles de luxe, tels du marbre pour le bain princier de Bucarest, tapis
et draperies pour le palais de Tirgoviste on fourrures de prix, depuis
Constantinople 30 ou bien de riches tissus pour les costumes d'apparat
ou de la toile de soie pour la confection des tentes princières, depuis
Andrinople 31.

De leur còté, les hospodars de Moldavie faisaient acheter sur le
marché ottoman différentes pièces fines, particulièrement de la cérami-
clue précieuse fabriquée dans les ateliers d'Iznik, Adana ou Kutahya,
(plateaux, bols, canettes, cafetières ou carrelages ornementés) dont des
débris ont été mis à jour lors des fouilles pratiquées sur les emplacements
des résidences princières de Suceava, Jassy, Hirldu et Piatra Neamt 32

Quant à la marchandise ottomane écoulée dans les principautés,
nous apprenons par la plume du secrétaire florentin du prinee Brancovan
que les négociants grecs et turcs de Bucarest « vendent différentes sortes
d'articles, huiles ou denrées comestibles que l'on ne pout trouver dans
le pays, comme par exemple du café, du sucre, des épices et autres, mais
aussi des tissus, du satin ou des tapis persans que l'on amène de préfé-
rence de Constantinople » 33. Les produits orientaux et particulière-
ment les denrées alimentaires se vendaient dans les boutiques et les
haelleries de la ville, surtout dans le quartier de la rue Beylik (devenu
plus tard celui de Vdcdresti), mais aussi parfois dans les cafés que les docu-
ments cornmencent à mentionner à Bucarest vers 1691-1692. En ce
temps, Moustafa, le serdar de Roussé, ayant hérité d'un café placé sur
un terrain appartenant au monastère de Cotroceni, conune légataire de
Kara, Mehmed, janissaire à la cour impériale, le vendait pour la somme
de 65 Groschen à l'arménien Ivaz34.

30 R. Mantran, op. cit., p. 197.
2° Condica de venituri i cheltizieli a vistieriei de la Icatzil 7202-7212 (1694 1704)

(Registre des revenus et des dépenses de la trésorerie pour les années 7202-7212), (éd. C.
D. Aricescu) dans Revista istorica a Arhivelor RomAniei Bucarest, 1873, p. 13, 23, 31,
91, 230, 266, 335, 395, 402, 432, 442, 495, 603, 691, 704 et 742.

3° Ibidem, p. 38, 87.
al lIndem, p. 389, 402, 432, 496.
32 Alexandru Andronic, Ceramica otomana descoperita la lasi (Céramique ottomane

découverte à Jassy) dans Studii i cercetiri de istorie veche o, 19 (1968), no. 1, p. 159-168
et Corina Nicolescu, Ceramica otomana de Iznik din secolele XVIXVII gäsita in 11,foldeva
(Céramique ottomane d'I7_tuk des XVIe XVII° siécles trouvée en Moldavie) dans Arheologta
Moldovei, V, Bucarest, 1967, p. 287-308.

33 Anton Maria Del Chiaro, Istoria delle moderne rivoluzioni delta Valachia, Venise, 1718,
p. 110.

34 Archives de Ff.:tat de Bucarest, Manastirea Cotroceni (Le monastére de Cotroceni),
XXX/1 (doc. de rebi-ul ahir 1103 = 22 décembre 1691/19 janvier 1692).
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Le XVII' siècle devait marquer aussi le début d'une lente péné-
tration du tabac dans les pays roumains. Originaire d'Amérique, on le
faisait venir de Turquie et le nom qu'on donna A cette plante provenait
du turc 'Min 35. C'est en Moldavie qu'on devait le cultiver pour la pre-
mière fois, et les commerçants le vendaient A la demi-livre 36

De même qu'à Bucarest, il existait A Jassy un centre d'hébergement
réservé aux dignitaires ottomans de passage par la principauté ainsi
qu'aux négociants venus des contrées impériales. Ce siege était installe
dans le voisinage de la cour princière, dans des bAtiments de Beylik,
qui furent détruits lors de l'incendie de 1827 37.

Il nous reste encore A nous occuper du commerce oriental de
transit, notamment de celui en direction de la Transylvanie, oil les
registres douaniers de Turnu-Rogu enregistraient, pour le dernier quart
du XVII' siècle (en indignant les quantités et les prix), une énuméra-
tion des plus variée de marchandises dont nous ne retiendrons, en guise
d'exemples, que quelques-unes telles les étoffes, les toiles et les soieries
que l'on mesurait au Halebar6ini (0,65 in) ou à l'enclaze (0,68 in). Les tarifs
douaniers prévoient aussi des fils de coton de couleur, du coton, de la soie
fine, ordinaire ou « baka », le taffetas turc bariolé ou tressé de fil d'or, des
chemises en toile légère, fine, ottornane, calicot de Brousse (boyasi),
carpettes A double face (kili'nz) , mousseline, mohair, velours, tapis,
fourrures rares et pour finir, toute une série d'articles désignés SOUK
l'appelation générique de « marchandises d'Andrinople, de Brousse ou
simplement « ottomanes » 38

Une appréciation globale des relations d'échange roumano-turques.
au XVII' siècle nous permet de constater qu'elles ont occupé, la première
place dans le cadre du commerce extérieur des principautés danubiennes,
institutionalisé par le régime de suzeraineté exercé par la Porte. En
dehors des livraisons obligatoires de produits destinés à couvrir le mon-
tant des zakhérés A des prix de monopole, les marchandises roumaines
pouvaient circuler sans entraves et étaient acquises en quantités massives
par les négociants turcs au prix courant des marchés ; comme l'avait
remarqué avec beaucoup de justesse le prince Cantemir, il en résultait
des bénéfices importants pour les gens du pays. En une mesure égale,
les besoins de la population des principautés étaient satisfaits par de
tout aussi importants achats de produits importés de l'Empire ottoman ;
il s'agissait d'articles usuels ménagers, vêtements A bon marché et ali-
ments courants, allant jusqu'A des produits de prix, aromates, tissus
précieux, joyaux, soieries et céramique d'art que les voiévodes et les
boyards recherchaient avec assiduité. On petit, done, conclure que le bilan

35 Constantin C. Giurescu, Influence of the New World in the field of Economy. L
Plants of American origin in the Carpatho-Danulnan area dans Nouvelles &tides d'histoire, V,
Bucarest, 1975, p. 272.

36 * * * Catalogul documentelor romdnesti din Arhivele Statului din orasul Brasov...,
I, p. XXIV.

37 Constantin Turcu, despre Beilicul din Iasi (Relations sur le Beylik de Jassy),
dans Studii i cercetäri de istorie s, Jassy, VIII (1957), fase. 1, P. 233-235.

Lidia Demény, Comerful de tranzit spre Polonia prin Tara Romdneascdsi Transilvania
(ultimul sfert al sccolului al XVII-lea) (Le commerce de transit par la Valachie el la Transyl-
vanie en direction de la Pologne dernier quart du XVIle siècle), dans Studii. Revistä
de istorie », 22 (1969), no. 3, p. 472, 476-480.
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des échanges économiques roumano-turcs au cours de cette période, malgré
les inégalités existantes, s'avère positif.

L'instauration du régime politique phanariote dans les deux princi-
pautés au cours du XVIII° siècle, accompagnée par l'aggravation du
caractère de la domination ottomane, a marqué une nette détérioration
([es résultats antérieurs. L'Empire ottoman se trouvait en pleine crise
éconornique, sociale, politique et institutionnelle et devait affronter sur
le plan intérieur les yelléités d'émancipation de ses différentes provinces,
taudis qu'à l'extérieur se dessinait la menace grandissante de l'avance
russe et autrichienne en direction des Balkans. Pour faire face A une
situation aussi critique, les autorités ottomanes agissent dans un esprit
traditionaliste et le gouvernement ottoman juge qu'il est préférable de
durcir son régime de domination exercé sur l'espace sud-est européen
ainsi que sur d'autres provinces d'Afrique et d'Asie, au lieu d'initier une
politique plus libérale et apaisante. On voit ainsi le système des zakhirés
devenir un véritable tribut annuel en nature, tandis qu'augmente le
nombre des abus commis par les commerNants, notamment par les Lazes
du.nord-est de l'Anatolie ; en dépit des fréquentes interventions des sul-
tans pour régler leur activité commerciale dans les principautés à l'aide
de firmans, on n'arrive pas A mettre fin aux vexations 39.

Bien que le niveau des échanges entre les pays roumains et la Porte
reste assez élevé et que les achats et les ventes portant sur le même
genre de rnarchandises continuent comme dans le passé 40, on assiste
A cette époque A un lent mais irréversible détachement des principautés,
A la fois du système politique ottoman et de celui économique, par l'inten-
sification de leur commerce avec les pays du centre et de l'ouest du con-
tinent. Ce processus devait s'accentuer après que le traité de paix de
Kiitchuk-Karnardji41 art stipulé que le prélèvement et le paiement
des fournitures A destination de la Porte seront dorénavant réglés par
(les hatt-i-cherifs de privilèges consentis aux principautés, marquant
aiusi le début d'une nette libéralisation dans leur commerce extérieur.

Nous pénétrons ainsi dans une période où, malgré les tardives
préoccupations de réformes initiées sous le règne de Selim III (1789
1807 ) 42, les problèmes ardus qui se posaient aux destinées de l'Empire
ottoman se font de plus en plus inextricables, tandis que l'émancipation
(les principautés danubiennes ainsi que d'autres provinces des Balkans

39 M. A. Mehmed, Documente turcesti. Pr vol., p. XXVII; p. 214 216, no. 209
p. 223-221, no. 216; p. 224-225, no. 217; p. 226-227, no. 219; p. 244 245, no. 235
p. 255-256, no. 244; p. 273-274, no. 261 etc. Cf. également M. M. Alexandrescu-Dersca
Contribullon a l'elude de l'approvisionnement en blé de Constantinople au XVII le siécle, dans

SLudia el Acta Orientalia u, Bucarest, I. 1958, p. 13-37.
49 Voir les relations du dignitaire anonyme turc de Hotin, en 1740 chez M. Guboglu,

Ty pegizuti ucinoortun 1740 e. o Baitaxu, Moitaaeu u Ynpaune, dans «Fontes Orientales ad histo-
riam populortun Europae meridie-orientalis atque centralis pertinentes i, Nloscou, 1964, p. 134
142.Également utiles les relations parues dans les etudes de Constantin Serban, &sternal vamal
al rani Roma'nesti in secolul al XVIII-lea (Le système douanier de Valachie au XVIIIe siècle)
dans 4( Studii si articole- de istorie 6, III, 1961, p. 119-143 et Le rô le économique des miles
rournaincs aux XV I Ie et XV I I le siécles dans le contexte de leurs relations avec l'Europe du
Sud-Est dans Studia Balcanica », 3, p. 139-153.

41 M. A. Mehmed, op. cit., I, p. 319-321, no. 291 et p. 321-328, no. 292.
42 Voir, surtout, Stanford J. Shaw, Between Old and New. The Ottoman Empire under

Sultan Selim III 1789 1807, Cambridge (Mass.), 1971, XIII -F 535 p.

www.dacoromanica.ro



90 PAUL CERNOVODEANU

devient une réalité. La guerre russo-turque des années 1806-1812 dans
le contexte de la conflagration générale provoquée sur le continent par
l'expansion de la France sous NapoMon Ier Bonaparte , la révolte des
Serbes (1804) suivie de la révolution de 1821 et du mouvement de l'Hétairie,
l'abolition du régime phanariote et le rétablissement des règnes autochto-
nes en Vala.chie et en Moldavie, et enfin la nouvelle confrontation armée
des Ottomans avec la Russie en 1828-1829 ont progressivement affaibli
les relations de subordination des pays roumains à l'égard de la Porte.
Le traité de paix signé à Andrinople en 1829 stipulait parmi d'autres
clausesla complète abolition du monopole économique instauré par
les Ottomans dans les principautés, en supprimant le droit de requisition
et toutes les autres corvées obligatoires. Ainsi s'affirmait pleinement
Pentière liberalisation du commerce extérieur des pays roumains, pouvant
s'exercer désormais, sur leur territoire entier, complété par la rétroces-
sion des ralas de Turnu, Giurgiu et BrAlla, et disposant, de plus, de la
voie fluviale si favorable constituée par le Danube 43.

Des conditions nouvelles se sont établies, de la sorte, dans les rela-
tions rouma,no-turques ; elles devaient se développer au cours des années
suivantes dans une évolution continue, dans le climat du respect strict
du statut d'autonomie des principautés, réunies en 1859, pour que fina-
lement, après que la Porte eut reconnu l'indépendance du nouvel Etat
roumain en 1878, elles soient placées dans le cad.re naturel d'une parfait°
6,galité, A, la satisfaction et dans le réciproque intérêt des deux partenaires.

43 Georgeta Penelea, Le commerce extérieur de la Valaclue (1829 1858), dans 4 Cahiers.
lnternationaux d'histoire économique et sociale o, Naples, 1973, no. 2, p. 393.
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LES TAHRIR DEFTERLERI COMME SOURCES POUR L'HISTOIRE
DE LA BULGARIE ET DES PAYS BALKANIQUES ''

BISTRA CVETKOVA
(Sofia)

Les récentes éditions, toujours plus nombreuses, des tahrir defterleri
concernant le Sud-Est européen, ainsi que la publication d'un nombre
considérable d'études basées plus ou moins sur ce genre de documentation,
nous permettent déjà A juger de l'importance et de la valeur de ces
(letters en tant que sources pour l'histoire des pays balkaniques aux XVe
et XVI' siècles.

Le présent exposé a pour but de démontrer, quoique d'une manière
assez rapide, les différents points et aspects sur lesquels les tahrir defter-
leril sont révélateurs lors des recherches portant sur cette zone géogra-
phique déterminée comprenant quelques provinces ottomanes.

Nos observations sont fondées plus particulièrement sur les defters
conservés aux archives ottomanes de la SO de la BNCM** A Sofia et
sur les registres identiques concernant les Balkans, publiés dans de diffé-
rents pays au cours de ces décennies 2

Les informations de tous ces registres concernent, avec certaines
lacunes, de vastes territoires dans les Balkans depuis l'Epire, la Thessa-
lie, l'Albanie, la région égéenne jusqu'A Constantinople, la mer Noire et
le Danube jusqu'A son embouchure. Chronologiquement, elles ont aussi
de très vastes limites de 1431 jusqu'A la fin du XVI e siècle. Cette

* Rapport présenté an Wine Congrès des études pré-ottomanes et ottomanes, Hambourg,
septernbre, 1976.

' Section Orientale de la Bibliothéque Nationale de Sofia.
1 Sur les recensements dans l'Empire ottoman A consulter surtout O. L. Barkan, Osmanli

ImparatorluOnda btigiik Nufus ve Arazi Tahrirleri. Istanbul Universitesi Iktisat Fakilltesi
Meemuasi, II, no. 1-2, 1940-1941, p. 20-50, 214-247; H. Inalmk, Ilicri 835 tarihlt
Sareti-defter-i sancak-i Arvanid. Ankara, 1954, p. XIIIXXIII; H. Inalcik, Ottoman methods
of conquest, a Studia Islamica s, II, 1954, p. 103-129; H. Sabanovie, Kraifile Isabega Isha-
kovida. Zbirni katastarski popis iz 1455 godine, Sarajevo, 1964, p. XXVI XXVII ; O. L. Bar-
kan E. H. Ayverdi, Istanbul vaktflari tahrir defter 953 (1546) tarihli, Istanbul, 1970, p. 5;
13. Cvetkova, La bataille mémorable des peuples. Le Sud-Est etzropien et la conqu4te ottomane
¡in XlVe pretnih.e moitil du XVe R&M, Sofia-presse, 1971, chapitre II.

2 L. Feketer Die Siyaq61-Schrift in der osmanischen Finanzverwallung. I II, Budapest,
1943; H. Inalcik, 835 tarihli siiret-i defter-i Sancak-i Arvanid ; Turski izvori za beilgarskata
istorija, I, publiés avec commentaires par B. Cvetkova, sous la direction de B. Cvetkova et
A. Razboinikov. Sofia, 1972; H. Sabanovié, Kraijste Isa-bega lshakovica... ; Turski doku-
menti za istorijala na makedonskiot narod, OpMren popisen defter, no. 4 (1467-1468 godina),
Skopje, 1971 ; O. L. Barkan E. H. Ayverdi, op. cit.; Extraits des registres de recensernent,
voir chez M. T. Gabilgin, XVXVI inci astrlarda Edirne ve Pasa !toast vakiflar-malkler-
rnukataalar. Istanbul, 1952.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP.. XVI, 1, P 91-104, BUCAREST, 1978
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grande portée territoriale et chronologique des sources examinées ici leur
donne une grande valeur de sources d'importance primordiale contri-
buant à &udder plusieurs problèmes de l'histoire du régime ottoman
dans les terres bulgares et, sur un plan plus large, dans les terres bal-
kaniques.

Ces monuments permettent d'établir d'une manière précise et avee
de nombreuses données statistiques les différentes conséquences de la péné-
tration ottomane, les méthodes de la conquke, le destin des terres et de
la population conquises. Les informations de ce genre, que nous puisons
des tahrir defterleri, sont d'autant plus précieuses pour les chercheurs,
que l'on manque de sources locales, balkaniques et mème européennes
suffisantes pour élucider les conséquences de la conquéte de la Bulgarie
et des Balkans et le caractère du rég;ime ottoman au moment de son
établissement dans le Sud-Est européen.

Les méthodes de la science démographique contemporaine ouvrent
de nombreuses possibilités pour l'utilisation des données statistiques
contenues clans les tahrir defterleri. Le riche matériel statistique,
que l'on trouve dans ces defters se préte à l'élaboration à l'aide
des méthodes représentatives de la statistique mathématique. Certaines
nouvelles recherches 3, basées sur de tels matériaux à l'aide de ces métho-
des et de la théorie structuro-fonctionnelle, utilisée ces dernières décennies
dans les sciences biologiques et mkne sociales, out attesté à quel point
sont significatifs et précieux les tahrir defterleri, en tant que matériaux
historiques pour l'étude avant tout des conséquences démographiques
de la conquête : d'un côté le dépeuplement et la dispersion de la popula-
tion de certaines villes et villages et, de l'autre, la colonisation de la.
population turque ou, plutôt, de la population musulmane. Ainsi, par
exemple, l'analyse des registres des timars pour la Bulgarie du Nord-Est
permet au chercheur d'étudier les méthodes des Ottomans en vue de leur
établissement durable dans les territoires conquis. Il est hors de doute
que le pouvoir ottoman aspirait à établir les colons turcs surtout dans
d'anciennes localités ou dans les mezras, afin de leur faciliter la tache en
mettant à leur disposition les terres cultivées de ces localités ou les jachères
des mezras. En outre, il contribuait au rétablissement économique le
plus rapide possible des régions dévastées et a la transformation des
mezras incultes en villages propres à donner des revenus.

Lors de l'établissement de populations turques dans les anciens
villages ou dans les mezras, la localité recevait un nom turc. A côté de
celui-ci, le préposé des registres inscrivait parfois aussi l'ancien nom, que
la population locale connaissait. Tel est par exemple le cas de la mezra
Dobrova, inscrite sur le registre à la fin des années 70 ou au début des
années 80 du XV' siècle avec les 18 familles d'ytiniks y habitant et un
revenu de 1200 akOs et rattachée au timar du sipahi Ibrahim, fils de
Mahmoud 4. Ces colons turcs ont donné aussi le deuxième nom, le nont

3 Voir par ex. Chr. Gandev, Bälgarskata narodnost prez 15 vek, Sofia, 1972.
4 Bibliothèque Nationale de Sofia Section Orientate (citée plus loin-BNS-S0)-0AK

95/29, 1° 33r.
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ottoman de la mezra Hassanlar 5. Vers le milieu du XVI ° siècle, selon
les données d'un autre registre de timars, cette même mezra avait donné
lieu à la formation de deux villages l'un au nom bulgare de Dobrova et
l'autre au nom turc de Hassanlar. 140 families bulgares et environ 140 céli-
bataires (sur le registre figurent des « fils de nouveaux venus », ce qui
indique qu'une partie des habitants du village étaient venus d'autres
endroits, une génération avant l'établissement du registre) figurent dans
les vakifs du grand vizir Ibrahim. pacha. Selon le même registre à Dobrova
il y avait aussi 15 families musulmanes, tandis que dans le village de
Hassanlar étaient enregistrés 23 families et 19 célibataires musulmans.
A cause de leur imposition fiscale différente, sur le registre étaient inserits
séparément 4 goredjis, 1 invalide, 1 echkindji (militaire de Porganisation
des yiiiiiks) et 1 combattant de la garnison de la forteresse.

Telle est également l'histoire présentée par les témoignages des
registres du village de Dobarka, rattaché administrativement au XV'
siècle au village de Guérilova (c'est-à-dire Guérlovo). Avant son
immatriculation dans le registre, qui le mentionne pour la première fois,
ii était, selon l'annotation du recenseur, haric-ez-defter, c'est-à-dire non
englobé par le recensement, très probablement pour la raison qu'il ne
présentait pas d'intérét en tant que source de revenus. Si l'on tenait
compte du fait que lors de son premier recensement il ne figurait que
comme source du revenu insignifiant de 700 akçés, perçus sur des yiiriiks
travaillant son terroir, il est logique d'adrnettre que nous sommes en pré-
sence d'une localité médiévale bulgare dépeuplée par la conquéte ou
déserte avant elle et ranimée par l'établissement de colons tures. La
conservation de son nom bulgare atteste sa longue histoire précédant la
conquête ottomane 6.

D'autres indications semblables des registres de timars illustrent
les méthodes de peuplement et de rétablissement économique appliquées
par le pouvoir ottoman pendant la conquête et immédiatement après.

Bon nombre d'anciennes localités, dépeuplées lors de la conquC,,te
ou avant elle et classées par le cadastre ottoman comme des mezras, se
développent en localités après l'établissement de colons tures, le plus
souvent des yiiriiks. Ainsi, par exemple, la mezra Akdéré Yakassi dans
la région de Guérlovo, recensée au XV° siècle et travaillée par des yiirilks 7,
figure dans les registres de la fin du. XVI' siècle comme village au nom
d'Akdéré 8. Sur la base de la mezra Kalouguer, région de Choumène,
enregistrée au XV° siècle avec 7 families de yuruks, se développe le village
Kalouguéritza 9. Le village de Boikovtzi, de la région de Véliko Tarnovo,
inserit au XV e siècle en tant que mezra au nom turc de Roussouller, donné
probablement par les 10 familles de yllrilks qui y habitaient, est cleverly'
le village de Resseli

5 BNS-SO-OAK 21718, f° 14r-16r. Le village a plus tard disparu et ses habitants
sont allés s'installer à Razgrad. Cf. A. Yavagov, Razgrad, negovolo arheologieesko i istorleesko
minalo, 6. I. Sofia, 1930-; Depuis la fin de XVIe siècle, le même village de Dobrova ou bien
une partie de lui figure dans le timar de sipahi Osman, fils de Mahmud (BNS SOOAK 119/3),
avec la note que son statut de vakif est aboli.

6-7 BNS-SO-OAK 45129, f° 29r, 33r.
$ Cf. un registre des celepkepn SO, fonds 20, inv. 261.
9-10 SOOAK 45129, f° 20v, 19r.
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Selon le témoignage des registres des timars, les colons turcs étaient
établis non seulement dans les localités dépeuplées avant la conquete
ou dévastées lors de cette conquête, mais aussi dans plusieurs villages
ou viles ayant plus ou moins conserve leur population. Les listes nomi-
natives de ces colons et certaines notes laconiques nous donnent une idée
de la nature et de l'appartenance ethnique des immigrants musulmans.
Parmi les colons ottomans, qui arrivent immédiatement après les troupes
et les volontaires de choc les akindjis , il faut sig,naler tout d'abord
les yiiriiks population turque semi-nomade. Le pouvoir en profitait
en temps de guerre, car ils faisaient partie des corps auxiliaires et, en
temps de paix vu qu'ils étaient éléveurs de bétail. Une partie de ces
colons étaient établis dans les regions montagneuses afin d'y trouver
des pAturages pour leurs troupeaux. Les autres, établis dans les plaines,
devaient modifier leur activité économique, leur genre de vie ; ils deve-
naient sedentaires.

Selon le témoignage des registres, dans certains endroits étaient
établis aussi des Tatars. Une partie considerable des colons ottomans
étaient d'origine non musulmane comme par exemple les esclaves
affranchis qui, une fois convertis A l'islamisme, étaient considérés par les
autorités comme des sujets sur lesquels on pouvait eompter. La nécessité
d'utiliser de manière plus rentable leur travail imposait l'affranchisse-
ment de ces esclaves ; les registres nous fournissent des informations sur la
fallon dont ils étaient répartis dans les terres arables, et comment ils
obtenaient le statut du rala ordinaire. Ainsi, ils augmentaient la propor-
tion de l'élément musulman dans les coins les plus éloignés des terres
balkaniques conquises. Les sources indiquent souvent séparement des
« fils de sipahis ». C'étaient des personnes qui devaient bénéficier légale-
ment de plusieurs exonérations fiscales, sans avoir, toutefois, les pri-
vilèges de leurs pères. Par le truchement de ces fils de sipahis, le pouvoir
ottoman aspirait, sans conteste, A fortifier l'élément ottoman, appui Or
de sa domination au sein de la population locale.

Très souvent dans les registres des timars des XVXVIr sièeles
on trouve des colons ottomans avec l'indication « siirgiin » (exile). Ce
sont des habitants de l'Anatolie voués A émigrer et qui, de pair avec
les emigrants bénévoles, servaient les initiatives de colonisation des milieux
gouvernants ottomans.

Avec les autres colons ottomans, dans les vines et les villages des
terres balkaniques étaient venus s'installer aussi de nombreux représen-
1 ants du culte islamique et des institutions culturelles musulmanes-
imams, muezins, hatibs, moualims, derviches et ceux qu'on appelle
« descendants du prophète », etc. Ils se deplaçaient avec les troupes et
s'établissaient avec les premiers organes du pouvoir. Les plus anciens
registres mentionnent leur presence surtout dans les localités urbaines.
Ils remplissaient une importante mission déployer activement la pro-
pagande religieuse musulmane, contribuer A l'islamisation de la popu/a-
tion balkanique, consolider les assises idéologiques du nouveau pouvoir.
L'importance de cette mission obligeait le pouvoir supreme ottoman A
rendre plus faciles les conditions d'existence de ces missionnaires colons.
Quelques-uns recevaient d'importants biens (fermes, miilks, etc.) jouissant
d'importants droits, d'autres bénéficiaient de grandes facilités fiscales.
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11 SOOAK 2171g, fq 28v-29v. O. L. Barkan in THITM, III, 1942, II, 936.
12 Les dontiCtes des registres sont largement utilisées dans ce sens dans la litterature

bulgare : v. par ex. B. Cvetkova, Za poseltstruja oblik na Tarnovskija kraj prez XVX Vio.
Ikonografski i elnografsla sbornik u jest na l. kor. Iordan Zahariev, Sofia, 1964, p. 125-138;
B. Cvetkova, Naselja izlemografske promjene u trnovskoj oblasti od XVXVII veka, o lstorijski
easopis *, Beograd, 1966, p. 55-92; Str. Dimitrov, Demografski otno§enija i pronikvane na
isljama u Zapadnite Bodopi i dolinata na Mesta prez XVXVII v., Rodopski sbornik I), 1,
1965, p. 63-115, etc.

23 The Ottoman tahrir defterleri as sources concerning the history of Bulgaria and the
Balkans (sous presse).
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A la lumière des registres se détache le r6le de représentants de
cette catégorie de colons utilises en vue de la consolidation du regime
ottoman dans les terres balkaniques. Dans différents endroits, les milieux
gouvernants fondaient, par le truchement de tels missionnaires et ministres
du culte islamique, des institutions religieuses (zavie, téke, imaret),
qui devenaient des centres de la propagande religieuse musuhnane. Les
missionnaires, install& dans certaines regions et desservant les pèlerins
auprès de tels centres religieux, faisaient venir des immigrants, que lo pou-
voir encourageait par de differentes exonerations fiscales.

Ainsi naqu it, par exemple, le village de la region de Razgrad-SArnevo.
SeIon le document précisant le statut de ce village et qui est inscrit dans
un registre de recensement des années 1550, le village fut fonde dans
une region consider& comme un repaire de haldouks (harami yatagi).
Guide par le désir de garantir la sécurité des autorités dans ces lieux,
menace par la resistance armée de la population, le soubachi de Toutra-
kan Bali bey, fils de l'éminent dignitaire ottoman Yahja pacha cons-
truisit à cet endroit un téké. Il est evident qu'en l'occurrence on comptait
sur l'incessante affluence de musulmans qui pouvaient constituer, plus
ou moins, une entrave aux actions des haidouks dans ces regions. En
méme temps on y installait aussi des rayas charges de l'obligation de
fournir du bois pour les besoins des voyageurs passant par le téke et de
l'herbe pour leurs chevaux. Pendant les années 1550, la localité avait
jusqu'A, 90 families bulgares et 30 célibataires avec un revenu global
de 7562 akgés. Le village était transformé en vakif pour l'entretien
du téké de Bali bey. Parmi les habitants bulgares du village de SA,rnevo
étaient enregistrées 24 familles venues du dehors, ce qui confirme l'indi-
ca,tion de l'acte du statut de la localité, selon lequel des rayas d'autres
regions y étaient install& 11.

Les tahrir defterleri élucident aussi un autre important processus,
allant de pair avec la colonisation et la consolidation du regime la con-
version isolée ou en masse à l'islamisme de la population locale 12

L'élaboration du materiel fourni par les defters sur les sujets rapi-
dement mentionnés tout A l'heure pose plusieurs problèmes que malheu-
reusement nous n'avons pas le temps de discuter longuement dans le
present rapport, mais qui font objet d'un ouvrage special en train de
publication 13.

Les tahrir defterleri nous font connaitre aussi d'autres aspects de
la politique du pouvoir, visant à consolider son regime. Il ressort de
leurs données, que les Ottomans acceptaient au sein des milieux gouver-
nants non seulement des représentants de l'aristocratie féodale locale
convertis A, l'islamisme, mais aussi des personnes qui n'avaient pas change
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leur appartenance religieuse et ethnique. On trouve souvent les noms
de tels féodaux dans les tahrir defterleri des XV ° XVI' siècles accom-
pagnés d'indications concernant les timars et ziamets qui leur étaient
accordés et les obligations militaires dont ces fiefs étaient chargés
vis-à-vis du pouvoir central 14.

Certains registres illustrent les méthodes souples et très variées
utilisées par les Ottomans en vue de s'assurer des assises sociales plus
solides dans des pays balkaniques difficiles à conquérir, comme l'Albanie,
avec son terrain montagneux et sa population difficilement domptable.
Ainsi, dans l'un des plus anciens icmal defteri connus jusqu'à présent
pour les Balkans celui du sandjak Arvanid (une partie de l'Albanie)
de 1431 ; parmi les sipahis figurent aussi plusieurs beys anatoliens déportés
(sitrgiin) des régions d'Aidin, Saruhan, Kodjadjik, etc. 15

Les tahrir defterleri ottomans attestent également les efforts déployés
par le pouvoir central en yue de faire face au second grand problème
surgi aprés la conquéte des Balkans, problème non moins important
que celui de s'assurer un apui social stable, le redressement économique.

Les registres attestent la tendance du pouvoir de profiter de l'esprit
d'initiative des sipahis, en vue de raviver économiquement certaines
régions et localités, éprouvées par la conquéte ou dépeuplées par la suite,
en les rattachant aux fiefs des sipahis. Très souvent les mezras ratta-
chées aux fiefs militaires étaient inscrites avec la mention que les sipahis
étaient tenus de les raviver (senlemek c'est-à-dire de les rendre
rentables 16.

Cependant, en pratique, le pouvoir central ne pouvait pas beaucoup
compter dans ce domaine sur les sipahis. 11 se voyait contraint à char-
ger de ce soin surtout les gros féodaux non militaires, maitres de domaines
disposant d'une large immunité les minks sahibleri 17. Sous ce rap-
port, les defters contiennent des données particulièrement significatives
quant à la politique de peuplement et de développement économique
suivie par l'Etat. Les mtilks comprenaient le plus souvent de vastes
terres incultes, mais aussi des régions fértiles non habitées des mezras.
Munie de droits étendus et libres d'obligations militaires par rapport au
pouvoir central, les propriétaires des mulks établissaient assidilment de
nouveaux immigTants, le plus souvent des colons musulmans, dans leurs
domaines insuffisamment peuplés, en vue de les ranirner économique-

14 Des données des registres concernant les sipahis-chrétiens sont utilisées dans de
nombreux ouvrages (v. par ex. H. Inalctk, 1431 larthli timar defterine Ore Faith devrinin once
limar .Szstemi. IV. Turk Tarih kongresi, p. 132-139; H. Inalcik, Od Stefana Dusana do Os-
inariskog carstva, Prilozi za orijintalnu Mologiju, III IV, Sarajevo, 1952-1053, p. 23-54;
Br. Durtiev, llriséani spahije u Severnoj Srbijui u XV veku, s Godignjak Istoriskog Druftva
Bosne i Hercegovine s, IV, 1952, p. 165s1. ; B. Cvetkova, Kam váprosa za klasovite razlicija
v beitgarskile zemi ped tursko vlacliC'estvo, o Istoriceski pregled s, VIII, 2, p. 166-174; B. Cvetkova,
Novie dannie o hristianah-spahiali na Balkanskom poluostrove a period tureckogo gospodstva,

Vicantijskij vremennik o, XIII, 1957, p. 189-192 ; B. Cvetkova, La bataille mémorable..
p. 143 et suiv. etc.

15 Cf. O. L. Barkan, Osmanli Imparatorlufjunda bit iskdn ve kolonizasgon metodu olarak
surgunler, Istanbul Universitesi Iktisat Faktiltesi Mecmuasi, XV, 1953, p. 215.

16 Cf. par ex. SOOAK 45129, f° 19v, 31 v, 32 r.
11 Sur ceux-ci, des données nombreuses chez O. L. Barkan, Isld m-Turk Mülkigel hukuku

trilbikatinin °small Imparatorlugunda aldigt ekillcr, THITM, III, 1942, no. II.
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18 SO-OAK 217/8, f0 62, 82 a 10v, 18v; OAK 45/29, f° 262; 0. L. Barkan, op. cit.,
p. 938-939.
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ment. De pair avec cela, les propriétaires des milks ou les fondateurs
des vakifs provenant de tels milks contribuaient à, la restauration &ono-
mique des localités faisant partie de leurs fiefs par le truchement de
plusieurs exonérations fiscales du rala qui y habitait.

Ainsi par exemple, le chef akinci Firouz bey, possesseur entre autres
de biens mulks dans la région de Tarnovo, biens transformés en vakifs,
avait décidé, selon les informations d'un registre détaillé, que la popu-
lation du village Mou.rad bey (actuellement Bela, Tcherkva) soit exonérée
d'un des impôts fondamentaux le resm-i çift (impôt foncier person-
nel du rala musulman), vu que les habitants du village étaient des colons
ottomans. Le maitre de mulk, par la suite gérant d'un vakif auquel était
rattaché aussi le village de Drjanovo (actuellement la ville de Drjanovo),
Kassim paella beylerbey des années 40 du XV` siècleavait assuré
a son rala un statut spécial, qui était inscrit dans les registres (Wain&
des nuilks et des vakifs du milieu du XVI' siècle. Le rala était exonéré
de l'impôt foncier personnel ispençe, de l'obligation de fournir du bois
et du foin pour les locaux de l'organe local du pouvoir central. Les veuves
et les jeunes gens ne payaient pas l'impôt djizié. Une catégorie d'habi-
tants, chargée de l'élevage de moutons, était totalement exonérée du
hara et de l'impôt sur les moutons. En outre, sur la base d'une ordonnance
du sultan Bajezid II, le rala, de Drjanovo n'était pas assujeti aux impôts
dits « extraordinaires ». De ces exonérations fiscales bénéficiaient 60 familles
bulgares de Drjanovo, rattachées A la catégorie des derveudji (gardiens
de cols).

Sans conteste de telles mesures n'avaient pas manqué de contribuer
Paccroississement démog,raphique et A, l'enrichissement de la localité

d'après les données d'un registre du XV' siècle, comptait 85 foyers
et 2 foyers de veuves, tandis qu'un registre du milieu du XVI' siècle
note 242 foyers bulgares, 163 célibataires bulgares, 5 foyers musulmans et
1 célibataire (pent-61re des Bulgares convertis à l'islamisme).

Lorsqu'au XVI' siècle le grand vizir Roustem pacha acheta comme
intilk le village d'Arnaoutkjoy (actuellement Arbanassi, région de Tdrnovo)
et le transforma par la suite en vakif, des allègements furent accordés à
une partie de la population, A, condition, toutefois, d'assurer la garde
de la localité en tant que dervendji. En assurant ainsi la sécurité de son
fief, Roustem pacha cherchait à accroitre sa population.

Pour raviver une autre localité délaissée de son miilk la mezra
Hirsova pinari, région de Razgrad (Hdrsovo)' le méme Roustem pacha y
fit transférer en 1553 60 famines d'Arnaoutkjoy.

Au temps de Bajezid II la mezra Trdstenik de la région de Lovetch,
dénommée aussi Doiran °bassi, était devenue miilk du haut dignitaire
militaire Moustapha pacha. Par les efforts de son propriétaire, cet endroit
inhabité était devenu si florissant et peuplé, que la mezra fut transformée
en trois villages, enregistrés dans un registre du milieu. du XVI' siècle
sous les noms de Doiran obassi, Trdstenik et Aktcha klisse 18

Les registres cónstituent aussi une source fondamentale d'infor-
mations qui donne un tableau, dans leur réalité géographique, des fiefs
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et des domaines A, large immunité, de leur structure, leur portée terri-
toriale et leur rentabilité, des ressemblances et des differences des droits
des féodaux et de la subordination des ralas qui leur étaient rattachés.
Etant donne que le principal but des recensements était de mettre
evidence toutes les sources de revenu et de préciser leur répartition entre
la cour du sultan et les représentants de la classe gouvernante, il est
hors de doute, que les informations s'y reflètent avec la plus grande pre-
cision, de sorte que l'on pent les utiliser pleinement et avec confiance.

Les registres datant de la seconde moitie du XVI' siècle reflètent
également les premières manifestations des changements survenus dans
le système des fiefs militaires, l'apparition des çiftliks, la penetration
des yeniçeri dans la propriété foncière. On discerne une tendance plus
suivie sans s'en écarter du pouvoir d'Etat visant A, distribuer aux sipahis des
fiefs de dimensions fort restreintes. Dans de nombreux cas même, dans un
seul et meme village, un fief a été divisé en parties, morcelé, et réparti
parmi plusieurs sipahis et ne présentant pour eux qu'un revenu minirne.
Ces manifestations coincident à cette époque avec le processus de la,
croissance des gros sipahiliks. Intéresse au cours des dernières années
du XVI' siècle A, augmenter le montant des has des sultans qu'il per-
mettait d'affermer, le pouvoir central réduisit directement on indirecte-
ment les petits fiefs militaires et par là lame contribua à diminuer
leurs revenus et A, les ruiner peu A, peu.

Les registres datant de cette période laissent entendre également
certains autres usages, causes par la crise générale au sein du système
militaire des sipahis et des institutions de l'Etat qui leur étaient liées.
Maintes fois dans les notes complémentaires des inventaires des timars
sont cites des sipahis qui ne sont pas parvenus A, acquérir leurs timars.
On apprend par d'autres sources qu'A, cette époque les tentatives entre-
prises par certaines personnes pour obtenir des sipahiliks, sans avoir
droit A, un tel domaine, deviennent fréquentes. Elles y parvenaient gr'Ace
A, toutes sortes de supercheries moyens habituels de concentrer plu-
sieurs fiefs aux mains d'un seul et meme détenteur.

D'après les nombreux defter les concernant, l'aspect et la structure
des domaines féodaux non militaires les mtilks et les vakifs qui en
proviennent s'avèrent entièrement différents par rapport aux fiefs
militaires, aux droits d'immunité assez larges mais avec une tendance
toujours présente du pouvoir central de trouver des prétextes A, s'y
immiscer. Dans les inventaires des mulks et des vakifs, il est prévu qu'une
part importante des revenus de ces domaines revient au pouvoir central.

s'agit des revenus provenant des charges fiscales, imposées aux habi-
tants sans residence fixe de ces domaines, appelés halmanés. Dans cer-
taines rubriques, on constate que le pouvoir n'incluait pas toujours,
dans le cadre de l'immunité dont bénéficiaient les mulks et les vakifs, le
droit de la capitation-le djizié, leve sur le rala des mulks et des vakifs.
De même ce rah, n'était pas toujours exempté d'impôts extraordinaires,
nombreux et lourds, ce qui permettait au pouvoir central de trouver
autant de prétextes d'intervention. Il n'était pas rare que le pouvoir
supreme s'empare de la terre des minks, afin de la donner aux timariotes.Un
tel cas apparait durant la première moitie du X-Ve siècle dans un registre
foncier de la region égéenne. Dans le timar de Hamza et Nusret, qui
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19 M. T. Gabilgin, op. cit., p. 200-201, 267, 276, 283, 289, 294, 297, 319, 328, 331,
334; cf. B. Cvetkova, Sur cerlautes réformes du régime roncier au temps de Mehmet II. JESHO,
VI, I, 1963, p. 113-114.

20 Les catégories les plus importantes telles que les voynuks, dogancis, martolos, tuzcis,
etc. étaient recensées à part. (cf. par ex. les régistres des dogancis, publiés dans : Turski
izvori, I, id. par B. Cvetkova et V. Mutafeleva, et des voynuks dans : Turski izvori, V, réd.
et commentaire par B. Cvetkova, Sofia, 1974, etc.).
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étaient tenus à une obligation très particulière ils étaient des chasseurs
d'ours sont compris également des villages des régions d'Enidjé Var-
dar et de Bersk, qui étaient auparavant le miilk d'Isa bey, fils d'Evrenos
bey.

Mais les tahrir defterleri révèlent également autre chose : une me-
sure inhabituelle prise A, la fin des années 1470 et tendant toujours à li-
miter la croissance des mulks et des vakifs. A cette époque, le sultan
Mehmed II confisqua la majorité des domaines des vakifs et des mölks en
Anatolie et en Boumélie, les répartissant A, titre de sipahiliks Selon les
renseignements extraits des registres par M.T. Gökbilgin, tel filt le sort de
nombreux villages en Thrace.

Cette confiscation des vakifs effectuée en Bulgarie du Nord est éga-
lement attestée par les données de deux registres (un icmal du XV et un
mufassal du XVI' siècles) ; le dernier, se rapportant aux miilks et aux
vakifs du sandjak de Nikopol, date du XVIe siècle et, conservé A, la
Section orientale de la Bibliothèque nationale « Cyrille et Méthode », a
été récemment publié dans la collection « Sources turques concernant Phis-
toire bulg;are * 19.

Mais la valem' particulière des tahrir defterleri consiste avant tout
dans le fait qu'ils représentent très précisément le régime auquel était
soumise la population dans les territoires balkaniques.

L'établissement des tahrir defterleri constitue par lui-méme un acte
par lequel est fixé le nombre des foyers dépendant des divers féodaux
qu'ils soient des sipahis, des possesseurs de 'milks, des administrateurs
de vakifs ou des représentants de la famille impériale. Par le fait de son
inscription dans un registre, rattaché à un domaine féodal déterminé, le
rala devient « enregistré » (defterlu). Une fois recensé il assume toutes les
obligations qui incombent à sa terre envers le propriétaire de celle-ci,
l'Etat et son seigneur direct le détenteur foncier. Cet ordre est exprimé
dans la terminologie juridique officielle, selon laquelle le féodal est simul-
tanément sahib-i arz et sahib-i rayet.

Les tahrir defterleri, et plus spécialement la catégorie mufassal, per-
inettent également de découvrir une des tendances fondamentales de la
politique du pouvoir ottoman A, l'égard du raía , qui était celle de diver-
sifier le statut des différentes catégories de la population. D'après les
registres on peut distinguer, d'une part, les ralas ordinaires, qui sont im-
posés de la totalité de la rente féodale : d'autre part, les halmané, person-
nes dont la résidence n'est pas fixée et qui sont tenues d'acquitter le
tütiln resmi ou le resm-i duhan sur les yaylak ve ki§lak, ainsi que certaines
catégories aux obligations spéciales envers le pouvoir central 2°.

Les Ottomans divisaient ainsi les populations soumises, leur appli-
quant des statuts divers. D'autre part, de cette fiwon, les conquérants
maintenaient les anciennes institutions en usage depuis des siècles et
tachaient de les utiliser A, leur profit.
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21 Sur ces problèmes, v. B. Cvetkova, Changer-lien's intervenus dans la condition dc la
population des terres bulgares (depuis la fin du XVIe sack jusqu'au milieu du XVII», siècle),

Etudes historiques s, t. V, 1970, p. 291-318.
22 Les donnés de ce genre des registres sont utilisées par H. Inalcik, The Problem

the Relationship between Byzantine and Ottoman Taxation. Akten des XI. Internationaten
Byz. Kongr., 1958, Manchen, 1960; B. Cvetkova, Influence exercée par certaznes institutions
de Byzance et des Balkans au Moyen-Age sur le système Modal ottoman, u Byzantinobulgarica
I, p. 171-206; B. Cvetkova, Proucvanija na gradskoto stopanstvo prez XVXVI v, Sofia,
1972.
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Dans les tahrir defterleri on voit légalisée l'obligation fondamentale
du rala envers les représentants locaux de l'aristocratie féodale le
paiement de la rente féodale.

Les inventaires de la rente féodale fournissent d'utiles indications
sur de nombreux points importants.

Ils permettent non seulement de déterminer les divers types d'obli-
gations fiscales, mais également leur nature et leur montant, ainsi que
partiellement le système de l'imposition. GrAce à certaines données, on
peut estimer qu'une importante partie de la rente féodale était réglée en
espèces. Par exemple, en ce qui concerne la dime et en général ses supplé-
ments, indiqués également en espèces par les recenseurs, on sait qu'ils
étaient prélevés en nature. Les prestations annuelles dues au. Modal étaient
également en nature. Par contre, dans la plupart des cas, les registres
ne contiennent pas d'indications sur les corvées. Les recenseurs indiquent
expressément qu'elles étaient remplacées par leur rachat en espèces. La
plupart des petits détenteurs de fiefs militaires qui ne possédaient presque
pas de hassa, n'avaient pas tellement besoin des corvées de leurs pay-
sans, alors que les plus importants d'entre eux, vivant dans les villes, pr.&
féraient céder leur hassa pour qu'elle soit utilisée par les paysans en con-
trepartie du paiement de la rente féodale, ceei afin d'éviter les difficult&
relatives A, l'organisation des corvées du rala.

Le taux de la rente féodale est conforme aux dispositions législa-
tives sur ce sujet. En °litre, il ne change pas, nréme lorsque se produisent
de profonds changements économiques durant la seconde moitié du XVI'
siècle la dévaluation de l'akçe et, partant, l'abaissement réel de taux
de la rente féodale. En d'autres termes, selon les données des registres,
cette rente demenre « fixe ». Le fait qu'elle ne change point cause depuis
la fin du XVI° siècle non seulement la ruine d'une partie des sipa,his,
mais aussi une opposition croissante entre les féodaux et le rala, celui-ci
se défendant contre toute tentative visant à augmenter la rente «fixe
en se fondant sur le fait qu'elle est légitime et n'est pas changée par le
pouvoir central 21.

Certains impas et procédés de perception laissent supposer une
origine pré-ottomane 22. Les catégories fiscales çiftlu, benak, miicerret,
bive, sont analogues A, la pratique fiscale byzantine, reflétée dans les 7pocwrocck.
Le n,det-i harman avec des prestations en nature, la taxe dite « gor-
nina », représentent la continuation des traditions fiscales de la Bulgarie
médiévale et de Byzance. Par leurs noms mêmes monopolie, gilmriik
xot.y.épxt.ov (byza,ntin) ces taxes conduisent le chercheur A, la période
pré-ottomane des Balkans. Le groupe fiscal de bad-u hava est proche par
son aspect du cle pLx6v byzantin et du vieux-bulgare « dinmina ».
taxe de garde-champkre (detibani), mentionnée aussi dans certains re-
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11 LES TAHRIR DEFTERLERI 101

gistres par le mot slave « polkina », parait également antérieure A, l'époque
ottomane.

4. Des inventaires détaillés de la rente féodale fournissent en abon-
dance des données sur l'aspect économique des agglomerations, des re-
gions, des pays.

Après avoir analyse toutes ces données, certaines d'entre elles devant
étre interprétées avec precaution, on pent aboutir, pour l'aspect économi-
que, aux conclusions suivantes :

Que le caractère de la production agricole, le développement par-
ticulier qu'elle pent connaitre selon les agglomerations et regions est
predetermine par le climat et la situation de celles-ci.

Si Pon considère les differences des unites locales de mesure des
céréales, unites avec lesquelles est determine le montant de la dime, ainsi
que les chiffres indiqués pour celle-ci dans les registres aux chiffres corres-
pondant theoriquement au dixième de la récolte du raYa, et en fait peut-
etre davantage encore, on peut aboutir à certaines conclusions, bien
qu'approximatives, au sujet du rendement moyen d'une exploitation
agTi cole de rala.

Durant les )(Are XVIe siècles on est en presence d'un volume
relativement limité des cultures industrielles sesame, chanvre, lin,
safran.

D'apres les données des tahrir defterleri, on peut également juger
de l'élevage, lorsque figure l'imp6t sur les moutons. Le recenseur relève
le nombre de ceux-ci dû par l'affglornéraLion et leur equivalent en espèces.
Comme on sait que d'après la loi l'imp6t perçu était de 1 akçe pour
2 moutons, on peut évaluer le nombre des ovins que possédait une localité
correspondante. Toutefois, ces données ne sont pas toujours absolument
significatives pour les raisons suivantes : pour de nombreux domaines
féodaux, l'imp6t sur les moutons n'est pas indiqué du fait qu.'il était pro-
bablement collecté par le pouvoir central, ou bien n'est indiqué que partiel-
lement, s'il est partage entre les petits sipahis et leurs sandjakbeys.
Comme le recenseur indique le total des moutons imposables dans un
village donne, il n'est pas possible d'établir le nombre de moutons (ou
de pores) que possedait chaque foyer. Les evaluations seraient sujettes
caution car il serait possible qu'un nombre donne de moutons ou de pores
concerne une ou plusieurs families et, par consequent, ne soit pas signi-
ficat if pour Pélevage dans l'ensemble du village.

Dans certains inventaires sont indiquées des taxes sur les manacles,
ce qui revèle jusqu'à un certain point le niveau de Pélevage de la chevre.
On pent trouver également mentionnée une taxe sur les cocons, princi-
palement dans les regions plus méridionales et plus chaudes, soit un indice
du développement de la magnanerie.

Dans les agglomerations riveraines des cours d'eau et de la mer, le
reeenseur a porte diverses taxes sur la peche. Selon les indications qui les
concernent, on peut juger également du materiel et des procédés en usage
parmi les pecheurs.

Il existe également des données sur Poutillage et la techniq-ue lies
au traitement de la récolte.
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5. Les indications concernant Pactivité commerciale et artisanale
sont également abondantes dans les rubriques concernant les agglomé-
rations urbaines.

En plusieurs endroits sont mentionnées des taxes on des impôts
frappant des moyens d'extraction ou de traitement des minerais (mines,
forges, fours, etc.). Ainsi on peut juger du développement de Pactivité
minière et de la métallurgie.

Des droits de baç et de douane (gima), les taxes de péage pour
le passage des ponts et des gués et les taxes sur le trafic fluvial et maritime
témoignent de la présence d'une activité commerciale animée. L'indica-
tion du métier accompagnant les noms de certains ralas, principalement
dans les villes, sont a,utant d'indices stIrs sous ce rapport.

Les registres constituent également une des sources fondamentales
sur le découpage administratif des territoires balkaniques A, l'époque
ottomane. Les inventaires des divers domaines féodaux sont enregistrés
selon les circonscriptions administratives dont ceux-ci dépendent. Ainsi,
peut-on reconstituer dans de nombreux cas et avec une grande précision
les limites de ces unités administratives. Les registres les plus anciens indi-
quent que les Ottomans conservaient, dans le cadre de leur système ad-
ministratif, les contours des domains féodaux ou des régions, tels qu'ils
les ava,ient trouvés. Dans la nomenclature administrative ottomane du
XV e siècle, ils figurent même sous les noms de leurs anciens seigneurs.
C'est ainsi que le royaume de Vidin d'Ivan Stratzimir devint le sandjak
de Vidin, les domaines de Constantin Dragach sont conservés clans le
cadre du sandjak Kostandili, le sandjak de Nikopol comprenait presque
entièrement la Bulgarie de Chichman (le royaume de Thrnovo). En Al-
banie, les régions gardaient les noms des principales families féodales
Zenebissi ii, Iovaneli (les dom.aines des Castriotes), Balcha ili (des Balcha),
Pavlo Kurtik l'est d'Elbasa,n), etc. Il est évident qu'il s'agit d'une
mesure tactique de la part des Ottomans, qui cherchaient à s'assurer une
certaine continuité dans la gestion des provinces, afin que la population
conquise ressente moins le changement de pouvoir.

Les tahrir defterleri constituent également une base pour toute étude
sur le développement des différentes localités, ainsi que sur Paspect démo-
graphique et ethniqu.e des diverses provinces. On pourrait en extraire et
utiliser des données sur les points suivants :

D'abord l'origine de nombreuses agglomérations. Pour beaucoup
d'entre elles, les Ottomans rétablissent et maintiennent après la conquéte
les anciennes traditions du Moyen Age balkanique. Des indications sur
certaines mezra correspondant A des agglomérations disparues, la pré-
sence des noms bulgares des localités allant de pair avec les nouveaux noms
tares, ainsi que de nombreux autres indices, nous permettent de juger de
l'origine pré-ottomane de celles-ci et de déterminer l'époque de Papparition
d'une agglomération donnée.

Dans les inventaires des registres détaillés concernant les agglo-
mérations on voit se dessiner la composition de la population ainsi que la
structure de diverses localités. Certaines de ces données constituent par-
fois les seuls témoignages dont on dispose sur des villages et des villes
disparus, les limites et les noms des quartiers. D'après les inventaires de
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13 LES TAHRIR DEFTERLERI 103

ces quartiers, il est clair que dans la structure des agglomérations on a
maintenu le principe de grouper les habitants en fonction de leur apparte-
nance ethnique ou religieuse.

L'étude systématique des indications fournies par les registres sur
les lames agglomérations à différentes époques, permet de retenir certains
indices &Ors concernant le rythme du développement de la localité. Ainsi
peut-on constater la diminution ou Paccroissement de la population, les
modifications dans sa composition, la formation de deux agglomérations ou
plus à partir d'un noyau initial, etc.

Les données sur les changements démographiques dans les Bal-
kans sont extrêmement précieuses. Tout examen attentif de ces données
fournies par les registres sur quelque région balkanique que ce soit à par-
tir du XVe siècle montre :

Une instabilité prononcée de la démographie et des aggloméra-
tons due à un mouvement intensif de la population. Dans ce cas sont révé-
latrices les notes de recenseur placées auprès des noms des habitants
« immigrant » (pri§elec), « fuyard » girihte, venu d'une localité ou d'une
région précisément indiquée, ou bien des indications sur la dispersion de
la population pour une raison ou pour une autre.

Dans des cas plus rares, après la période de la conquête, on trouve
également des données sur l'immigration et l'installation de groupes ethni-
ques d'origine non-balkanique : 0, et là, des immigrants turcs et tatars,
des Juifs d'Espagne, etc.

Il est beaucoup plus difficile de suivre les mutations ethniques du
fait que dans la terminologie du cadastre ottoman, la population non-
musulmane est enregistrée comme groupe non détérminé « d'incroyants ».
D'autre part, dans les listes détaillées des habitants, les noms d'origine
grecque-chrétienne ne peuvent pas toujours aider à définir l'appartenance
ethnique, vu qu'ils sont semblables dans les diverses langues balkaniques
pour tous les habitants orthodoxes. Dans de rares cas, le recenseur inclut
des indications supplémentaires : par exemple « rum » (c'est-à-dire grec),
eflák (valaque) membre d'une catégorie spéciale de la population, jouis-
sant d'un statut spécial. Toutefois, ce dernier terme peut avoir aussi ou
bien le sens de « valaque » on bien celui de berger, éleveur de moutons ; de
m'ème « arnavut » pent désigner un Albanais, mais aussi un habitant
ayant émigré des régions occidentales de la péninsule des Balkans. Les Juifs
sont le plus fréquemment désignés par le terme «yehudi», de tout évidence
le critère religieux dominant dans l'Empireni musulmans, ni chrétiens.
Çà et là les Tziganes (gengAne), et parfois aussi les Arméniens sont menti-
onnés précisement. Les étrangers non-balkaniques figurent dans la rubrique
ethnique peu claire de « frenk ». Bien qu'à partir du XVI' siècle les indices
concernant le processus de l'islamisation soient plus rares, dans les regis-
tres on trouve encore souvent des « fils d'Abdullah », et les noins chrétiens
des pères dont les fils ont adopté 'Islam et portent des noms musulmans,
ainsi que l'appellation de « nouveaux musulmans », « ahrian ».

Les tahrir defte- rleri ainsi que tons les autres registres du cadastre
ottoman revêtent une importance incontestable pour l'onomastique. Du-
rant les dernières décennies, grâce à la publication d'un grand nombre de
tahrir defterleri, on voit apparaitre de plus en plus clairement la valeur
du matériel anthroponymique et toponymique qu'ils contiennent, don-
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flees nécessaires tant aux historiens qu'aux linguistes et aux ethnologues.
Les anthroponytnes constituent une base pour les recherches sur l'aspect
ethnique et démographique des agglomerations et des regions. Bien qu'une
grande prudence s'impose lors de leur utilisation, ils orientent le chercheur
malgré tout, dans les grandes lignes, sur la répartition territoriale d'une
ethnie ou d'une autre. D'autre part, de nombreux anthroponymes consti-
tuent des indices sur un substrat ethnique balkanique plus ancien, ant&
rieur A, la formation des ethnics de l'époque médiévale ou des superpositions
ethniques survenues plus tard. Certains noms d'agglomérations turques,
particulièrement dans la Bulgarie du Nord-Est et daus la Dobroudja,
présentent de l'intérét pour éclaircir l'origine des colons turcs ils mènent

la période pré-ottomane, à l'Etat seldjoukide de Rum. Envi-
sagé comme materiel statistique de masse, le materiel anthroponymique
concernant les non-musulmans permet d'établir le degré de la christiani-
sation dans les Balkans et de la conservation des traditions palennes (ex-
primées, par exemple, par la presence de noms magiques), ainsi que de
jeter une certaine lunnére sur le mode de vie et la culture de la population
locale etc.

En conclusion de tout ce qui a été relevé jusqu'ici, il n'est pas exa-
Ole de dire que les tahrir defterleri constituent réellement de précieuses
sources pour l'histoire de la Bulgarie et des pays balkaniques durant les
XVeXVIe siècles. Ils permettent amplement aux chercheurs d'éclaircir
non seulement le processus de la consolidation du pouvoir ottoman clans
le Sud-Est européen, mais aussi les divers aspects du regime et la dynami-
que de son développement.
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Thèmes et styles

LE BAROQUE À L'EST. TERMINOLOGIE ET RÉALITÉS D'ART (I)*

DAN IONESCU

1 PRÉCISIONS PRÉLIMINAIRES

La vie d'un concept dont l'équivoque n'est égalé que par la fluidité:
des réalités artistiques qu'il exprime, exerce une fascination bien expli-
cable sur les théoriciens et les historiens de l'art. Définir le terme de baro-
que de la manière la plus convenable et éclaircir son histoire, voilà des
préoccupations qui se sont constamment intensifiées pendant les dernieres
dkennies i el grAce auxquelles le concept a fini par acquérir les nuances
les plus fines.

Pourtant, le grand problème detneure, aujourd'hui comme dans le
passé, le même : considérer le baroque comme un phénomène histo-
ri que ou bien comme une manifestation de l'esprit humain indifférente aux
servitudes de la chronologie? Les choses laisseraient done l'impression de
se réduire toujours aux positions formulées dans les travaux de Wölfflin,
de d'Ors ou de Focillon, car si pour le premier le baroque fut un style aux
limites historiques clairement tracks, pour les deux autres il eut la valeur
(l'une constante, qui pouvait 6tre soit là récurrence du Féminin et de la

alité dans Part, soit un simple vieillissement de n'importe quelle culture2.
Toute tentative de relancer les discussions théoriques sur le baroque

est marquée de nos jours par cette confrontation entre les partisans de
l'acception h istorique et ceux de l'acception esthétique du terne. Antagonisme
bien exagéré, sinon complètement faux, que les recherches concrètes évitent
d'habitude par un effort de distinguer entre le sens restreint et le sens
large du concept. Il s'agit, d'ailleurs, d'une distinction qu'on doit opérer

* Première partie. amplifiée, d'une etude sur les Prémisses du baroque dans le Sud-Est
de l'Europe, élaboree en 1975-1976 sous les auspices de l'Institut des Etudes Sud-Est Euro-
peennes.

Voir, au moins, .1. Bialostocki, Le baroque: style, époque, attitude, dans (( L'informa-
Iron d'histoire de l'art s, ianvier-février 1962, pp. 19-33; Otto Kurz, Barocco : storia di un
conceit°, dans le xoltnne Barocco europeo e barmy° venezzano, <Florence>, Ed. Sansoni, 1962,
pp. 15-33. Parallélismes litter:Awe arts baroques, chez Ilene Wellek, The Concept or
Baroque in Literary Scholarship, dans le « Journal of Aesthetics a, V, 1946, no. 2, pp. 77-109.

2 Heinrich Wolfflm, Renaissance und Baroek Eine Untersuchung tiber Wesen und
Entstehung des Barockstils in Batten, Munich, Ed. Theodor Ackermann, 1888; pour Kunstge-
.schichtliclieGrundbegriffe (Munich, 1915, traduit en rou main sous le titre de Principit fundamen-
tale ale i.storlei arid, Bucuresti, Ed. Meridiane, 1968) voir nos observations, plus loin dans le
texte. Eugenio d'Ors, Du Baroque, Paris, Gallimard, 1935. Henri Focillon, Vie des formes,
Paris, Ed. Ernest Leroux, 1934.

REV ETUDES SUD-EST EUROP , XVI, 1, P. 105-119, BUCAREST, 1978
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4galement dans le cas d'un bon nombre de notions fréquemment utilisées
dans l'histoire de rairt et de la culture : classicisme, réalisme, Renais-
sance, etc.

Nous ne nous proposons pas de refaire l'histoire du terme baroque,
.écrite déjà A, maintes reprises par des spécialistes 3. Toutefois, si nous allons
marquer certains moments de cette histoire souvent obscure, ce sera uni-
quement dans le but de faire comprendre quel est l'engrenage théorique
que le chercheur contemporain met en mouvement, de manière volontaire
on involontaire, chaque fois qu'il se sert d'une terminologie entrée dans le
réflexe.

1.1. UN MOMENT-CLÉ : LA IDI FINITION DE WOLFFLIN

Après l'emploi de longue durée du terme sans signification stylisti-
'clue, en tant que simple qualificatif, synonyme du bizarre, on arrive len-
tement en passant par une phase prolongée d'acception péjorative4
aux précisions importantes faites par Wölfflin dans Renaissance et Baroque
(1888), lorsque la notion de baroque est appelée A &signer un style diffé-
rent, mais nullement inférieur au classicisme de la Renaissance, qui le
précède.

La définition wölfflinienne du baroque, « étroite », nécessite au moins
quelques pages pour étre résumée 5. Elle investit le terme des pouvoirs
,d'un concept généreux, lui fixant A, la fois les limites dans le temps (style
issu directement de la Renaissance, au cours du XVI° siècle), dans l'espace
,(style purement romain, déjà baard A, Venise, par exemple), dans le do-
maine (style de la sculpture, de la peinture et surtout de l'architecture et
des arts intimement liés A, elle : architecture du paysage, sculpture en niche).

1.2. RÉACTIONS

On pourrait dire que la réaction apparemment la plus paradoxale
contre ces coordonnées par ailleurs trop rigides fut celle de Wölfflin
milme. L'auteur des Principes fondamentaux del'histoire de Part (1915) n'est
plus celui de _Renaissance et Baroque: ses idées ont évolué d'une manière
sensible vers une acception presque entièrement typologique du baroque.
L'histoire de l'art s'efface devant la philosophie de l'art et l'esthétique,
laissant A, Wolfflin une liberté dont il rêvait dans son livre de jeunesse,

3 Ajoutons A la note no. 1 une autre contribution de Otto Kurz, Barocco : storia di
una parola, dans la revue a Lettere Italiane », Anno XII, no. 4, octobre-décembre 1960,
pp. 414-444. Bruno Migliorini, Etimologia e storia del termine 41 barocco », dans le volume
Manierismo, Barocco, Rococd, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1962, pp. 39-49.

4 A. Chr. Quatremère de Quincy, Architecture, 1788, P. 210. Francesco Milizia, Dizio-
naria delle Belle Arti del Disegno, 1797, sub voce barocco ». Jakob Burckhardt répudie, au
XIXe siècle, le baroque au nom de son attachement pour les principes du classicisme (Der Cice-
rone, BAle, 1855). Cette attitude aura un partisan attardé en Benedetto Croce : Storia dell'Eta
barocca in Italia. Pensiero, poesia, letteratura, vita morale, Bari, 1925. Cela en dépit de l'avertis-
sement de Wolfflin, dans ses Principes fondamentaux de l'histoire de l'art : « le baroque ne
représente ni un &elm, ni un perfectionnement de l'art classique, mais il est, foncierement,
un art différent Jo (édition roumaine, P. 28).

5 Un pareil résumé, chez Bernard Teyssèdre, dans sa préface A Renaissance et Baroque,
édition française du livre de Wolfflin, Paris, Le Livre de Poche, 1967, pp. 9-10.
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lorsqu'il parlait d'un «projet de présenter parallèlement le baroque anti-
que »

Quant aux diverses réactions post-wolffliniennes, elles vont peu
peu vouer à une relativité extraordinaire un concept qui paraissait à l'abri
des frontières sûres et durables. Les directions de cette course vers la rela-
tivité peuvent étre suivies en ce qui concerne :

Le temps. a) On a retiré au baroque la qualité de successeur immé-
diat de la Renaissance, en décelant l'existence d'une phase-tampon, celle
du maniérisme, entre les deux styles (les reeherches sur le maniérisme ne
datent que des années '10 du XXe siècle).

Si WOlfflin voyait les débuts du baroque dans l'ceu-vre (d'archi-
1 ecte) de Michel-Ange, ces débuts ont été ultérieurement déplacés vers
fin du XVI' siècle ou méme vers le commencement du siècle suivant 7.

On a démontré que c'est d'Ors qui a joué le rôle essentiel à cet
égard des monuments aux attributs stylistiques du baroque se retrou-
vaient dans le manuelino portugais ou bien dans le plateresco espagnol,
styles ibériques antérieurs au baroque proprement dit.

Le point de départ du baroque attaqué (il ne s'agissait pas de le
modifier tout simplement de quelques années), la contestation du baroque
historique trouva son chemin largement ouvert, aboutissant à la décou-
verte d'une multitude d'époques « baroques » depuis la préhistoire et jus-
qu'au XXe siècle.

L'espace. Le prétendu monopole du baroque romain fut évincé
sans grand effort, lorsqu'on a réalisé l'immensité de l'aire d'expansion du
baroque : Europe Centrale, Ibérie, Amérique Latine, Europe Orientale,
etc. Mieux encore, on a commencé à rechercher les formes les plus carac-
téristiques du baroque en dehors de l'Italie, là, où l'art baroque, art opposé

l'équilibre classique, pouvait atteindre son acmé, se greffant sur des
formes plus anciennes ou moins contaminées par la Renaissance (Bavière,
Autriche).

Le domaine. On a mis en évidence des ceuvres typiquement baro-
ques dans les domaines les plus divers : littérature et musique, arts déco-
ratifs et arts du spectacle. L'épithète baroque est attaché de nos jours aux
phénomènes les plus disparates, dont quelques-uns se placent au-delh de
la sphère culturelle (guerres, formes de gouvernement). V.-L. Tapié
écrit, par exemple, à propos de la guerre de Trente Ans : « rien de plus fa-
cile que de soutenir et de démontrer qu'elle est, par excellence, la guerre
baroque ». Il est vrai qu'il ne s'empéche pas d'ajouter tout de suite « mais
West pas aussi pur jeu de l'esprit » 8. Historien rigoureux, Tapié coin-
prend done les dangers auxquels fut exposé graduellement un concept,
menacé non plus d'une relativité excessive, ma's de sa dissolution totale,
par un retour à ce qu'il avait été à l'origine : un qualificatif.

Il ne faut pourtant pas se tromper sur les perspectives d'une pareille
involution conceptuelle. En réalité, même si le terme est parfois utilisé

6 Wolf flin, Renaissance et Baroque, édition française citée, p. 37.
7 Dans une monographie sur le baroque en Belgique (Belgique baroque et classique, Marc

Vokaer Editeur, Bruxelles, sans date), Jules van Ackere écrit (p. 7) : 6 Le baroque nalt à Rome
vers 1610 s (souh gné par nous).

Victor-Louis Tapié, Expériences historiques du baroque, extrait des Actes des Jour-
rides internationales d'études du Baroque, Montauban, 1963, Toulouse, 1965, p. 5.
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present en ta,nt que simple qualificatif, il est néanmoins chargé d'une si-
gnification bien distincte de celle courante au XVIIP siècle. Il n'exprime
plus la bizarrerie ou Pirregularité formelle, car il envoie toujours, en fili-
grane, à « la definition la plus large et mieux acceptée du baroque », selon
laquelle le style est « reeonnaissable au primat qu'il accorde aux valeurs
d'imagination et de sensibilité » 9.

1.3. BREVE PROFESSION DE FOI DE L'AUTEUR

Toutes ces precisions (d'ailleurs non seulement pauvres, mais aussi
appauvrissantes dans leur schérnatisme à outrance) ont le riile d'aider
A la cristallisation de la terminologie utilisée par notre etude et, fait beau-
coup plus important, de préparer le terrain en vue de eirconscrire les
phénomenes artistiques sur lesquels va porter notre analyse.

Ce qui nous intéresse, c'est le rayonnement du baroque historique
vers PEurope Orientale, sa penetration dans l'Est et surtout dans le
Sud-Est de l'Europe, aussi bien que ses hypostases, par fois inattendues,
'clans un monde repute pour sa capacité de transfigurer influences et em-
prunts.

Nous ne serous pourtant pas indifférents aux formes locales d'une
-typologic baro que, plus précisément à eertaines baroquisations des styles
locaux, en avance, au point de vue ehronologique, sur le baroque propre-
ment dit. De telles formes, ayant accompli leur cycle d'évolution et arrivées

leur ultime épanouissement, ont favorisé souvent Poffensive du baroque
par le fait mérne qu'elles avaient déjà éduqué le goirt de l'insolite, stimulé
une réceptivité nouvelle, mine des resistances de type « classique » (lire
traditionnel).

En essayant avant tout d'éclaircir les connotations que le terme
baroque revét à l'Est et au Sud-Est de l'Europe, on espère bien de s'intro-
duire, implieitement, dans l'univers des réalités artistiques entrevues
par del4 les abstractions d'une terminologie rappelant plíltot les sables
mouvants que la terre ferme.

2 L'ORIENT ET LA GENÉSE DU BAROQUE

Des rapports entre l'Orient et le baroque furent d'abord explores
en relation avec les origines assez ténébreuses du style. L'influence
orientale était d'ailleurs associée, dès le XIX' siècle, aux premiers pas du
style roman et du style gothique, les deux exprimant cette méme exalta-
tion religieuse du Moyen Age que le Concile de Trente avait tenté de
revivifier.

Wölfflin, pour lequel la genèse du baroque se passe à Rome, en tant
qu'une lente transformation stylistique dont les premiers symptômes se-
raient visibles peu avant 1520, ne trahit la moindre sympathie pour les
promoteurs de la théorie d'une souche orientale du baroque. Il ne les
ignore cependant pas, fl en juger d'après une note dédiée à, A. Ricci, ò la fin
de l'introduction a Renaissance et Baroque « Souvent fantaisiste ; l'auteur

9 Ibtdem, p. 6.
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11 Germain Bazin, Baroque and Rococo, London, Ed. Thames and Hudson, édition

de 1974, pp. 21-23.
12 Pierre Francastel, Limites chronologiques, limiles géographiques el limites sociales du

baroque, dans le volume Retorica e Barocco, AM del III Congresso Internazionale di Studi
Umanistici, Venezia, 15-18 giugno 1954, paru à Rome, Fratelli Bocca Editori, 1955, p. 56.
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fait venir le baroque d'Orient, d'où il serait arrivé, par la Sicile et Naples,
jusqu'à Borne» (C'estune référence au troisième volume de la Storia del ar-
chitettura ia Italia, paru A, Borne, en 1864) 10

A Pantipode, Eugenio d'Ors accentue, jusqu'A, l'exagération, l'im-
portance des régions extra-européennes dans la naissance et Péclosion du
style. L'esprit du « baroque » manuelin, en lequel d'Ors croit bien recon-
naitre « un antécédent plus que fraternel » du barocchus tridentinus, sive
romanus, sive jesuiticus, lui parait une sorte de « tendresse océanique », de
disponibilité envers l'Orient et le Nouveau Monde, que les Grandes Dé-
cou.vertes auraient révélés non seulement au point de vue géographique,
mais au point de vue esthétique également.

Aujourd'hui, plus de cent ans après le livre de Ricci, le rôle de Par-
chitecture musulmane de Sicile et d'Espagne dans le développement du
baroque italien n'est plus mis en doute. Celui qui s'est inspiré avec le plus
de courage de cette architecture raffinée fut Guarino Guarini (1624-1683)
lequel, après avoir édifié des églises à Lisbonne et Paris, travailla A, partir
de 1666 A Turin, dans un style destiné à exercer, au siècle suivant, une em-
prise particulière sur l'Europe Centrale, style contenant déjà, in nuce les
principes du rococo 11.

3 L'EXPANSION DU BAROQUE A L'EST DE L'EUROPE : CONSIDÉRATIONS D'ENSEMBLE

3.1. LIMITES?

Pour nous, l'apport oriental A, la gestation du baroque n'est intéres-
sant que dans la mesure oil cet apport, responsable pour une certaine
compatibilité génétique entre deux univers formels différents, aurait faci-
lité la propagation du style vers l'Est.

L'essentiel n'est pas, en ce qui nous concerne, de savoir à quel point
le baroque est redevable A, l'Occident ou à l'Orient, mais de pouvoir tracer
les limites réelles de son expansion en Europe (et même en dehors d'elle),
pour ne pas cé,der A, une tentation que Pierre Francastel présente clans les
termes suivants :

« Admettre, cependant, qu'A, partir d'une certaine date quelle
qu'elle soit il n'existe plus en Europe qu'une civilisation baroque qui
chasse peu à peu les vestiges d'une civilisation académique ou clas-
siqueankylosée, c'est présupposer une unité morale et intellectuelle de
l'Europe qui ne se retrouve pas dans les Il faut dissiper ce rêve
malsain d'une Europe unie dans son style et ses croyances jugqu' A, la
catastrophe soudaine d'une poussée rationaliste vers la fin du XVIP
siècle » 12.

Bien que cette mise en garde soit justifiée, il faut cependant la juger
par trop excessive, car, si un monopole absolu du baroque n'a certaine-
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ment pas existé, il n'est pas moins vrai que le baroque devient, à partir
du XVII` siècle et surtout au siècle suivant, le facteur d'union, le dénomi-
nateur commun de l'Europe littéraire et artistique, même dans le ma oft
son poids demeure encore modeste dans la masse des phénomènes cultu-
rels.

Pour ce dernier cas, l'exemple du XVII' siècle russe est éloquent.
Selon D. S. Lihakev, ii s'agit d'un siècle « défini par une multitude de
phénomènes de transition (de transition vers l'époque moderne). Il ne se
laisse plus caractériser sous le signe d'un seul grand style. Le baroque n'y
est plus le style de l'époque. Il est l'un des styles et l'une des orientations
de l'art et de la littérature russe au .XVIIe siècle, et pourtant, la direc-
tion baroque est, selon toute probabilité, la plus importante dans la phase
de transition vers l'époque moderne »13.

Là, où Francastel se trompe sans aucun doute, c'est de supposer
que l'offensive du baroque aura,it dû impliquer une « unité morale et
intellectuelle de l'Europe *, lorsque, en réalité, le succès du style semble
se nourrir exclusivement de la diversité, du contraste, de l'opposition et
même du conflit Aristocratique ou bourgeois, séculier ou religieux, jésu-
ite ou protestant, le baroque n'a pas besoin d'un continuum social ou in-
tellectuel pour se répandre, mais seulement de quelques points de contact
au sein même de la pluralité. Or, de tels points de contact ne font pas
défaut à l'Est de l'Europe non plus : expériences absolutistes à l'occiden-
tale, structures aristocratiques, impérialisme autrichien ou vénitien, pro-
pagande jésuite, etc.

Si telle est la situation, pouvons-nous encore parler de frontières ?
Francastel, qui en parle, se borne A, formuler des principes généraux, tout
en évitant, par prudence, d'établir en fait ces limites chronologiques,
géographiques et sociales du baroque, qui lui sont tellement chères. Le
pressentiment de toute une série d'anathèmes possibles détermine le
savant français à ne pas franchir le seuil de la théorie. C'est pourquoi sa
mise en garde n'est, après tout, que de l'art pour l'art.

Naturellement, des frontières existent. Celles des zones et des pé-
riodes de prédominance baroque peuvent étre tracées avec une certaine
rigueur, mais de pareils Hots de pureté stylistique sont rares sur un océan
d'infiltrations baroques, où le style revêt parfois des formes très diffici-
lement reconnaissables. C'est justement cet océan peuplé d'hybrides qui
incite le plus A, l'exploration et qui réserve encore de grandes surprises.

Mettre en valeur les aspects les plus dissimulés du style en Europe
Orientale, cela ne signifie point créer un objet fictif des études sur le baro-
que, inventer un baroque-à-tout-prix dans une région du continent non
contaminée par le style. Il ne s'agit done pas de synchroniser a posteriori,
A, la suite d'un caprice des historiens de l'art, des phénomènes qui n'avaient
pas, A, l'époque, de rapports entre eux.

13 D. S. Liha6ev, Paaeumue pycooti aumepamypbt XXVII aexoe, Leningrad,
Ed. «Hayna», 1973, p. 13.
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3.2. DÉCALAGE ?

Si nous avons mis les points d'interrogation à l'espagnole, ce fut
pour souligner de cette manière la gravité de la question. C'est, en effet,
un problème de premier ordre que d'établir le laps de temps nécessaire
pour que les innovations de style soient transmises et réceptées à diverses
distances d'un foyer d'irradiation.

Pour ce qui est du baroque, et spécialement du premier baroque,
le rôle des Jésuites à faire circuler A, grande vitesse les elements du nou-
veau langage plastique ne saurait etre qu'injustement minimise. Grâce
eux, cet art forge au feu de la Contre-Réforme, a,u centre meme du catholi-
cisme, art au service de la persuasion, de la propagande et de la
Mission, se répandit très tôt à des distances incroyables. Iln'est pas question,
bien sin., de ressusciter Pidentité baroque style jésuite, mais purement
et simplement de s'incliner une fois de plus devant une evidence de la
circulation des formes artistiques.

A l'Est de l'Europe, c'est la Pologne qui offre aux Jésuites le champ
d'action le plus vaste pour leurs experiences d'art religieux. Les églises
de Lublin (1586), de Niegwiet (1588-1593), de Poznati et de Jaros/aw
marquent l'assimilation progressive du programme type Gesii. L'édifice
le plus proche du modèle romain c'est l'église des Saint-Pierre et Saint-Paul
de Cracovie (1605-1619; architecte G. Maria Padovano), devenue A, son
tour un modèle couramment imité en Pologne.

Cette transmission presque instantanée des solutions élaborées
Borne n'est pas significative pour la Pologne seule, mais aussi pour la
Moldavie, PUkraine et la Russie, lesquelles subissent un certain attrait
de la nouveauté stylistique, malgré la méfiance confessionnelle et les resis-
tances de la tradition.

Le fait que nous avons souligné l'apparition du barocchus jesuiticus
en Pologne des la fin du XVIe siècle ne doit pas laisser l'impression que
nous partageons cette « obsession des synchronismes » contre laquelle un
avertissement fut lance tout récemment A, partir des réalités roumaines 14.
Le problème des décalages n'est pas un problème de tons purs, mais de
nuances aussi faut-il faire la distinction entre le transfert immediat de
certaines valeurs baroques et leur generalisation, entre les signes avant-
coureurs et la profonde assimilation d'un style.

3.3. MARGINALISATION ?

On a remarque souvent que le baroque fut un style particulièrement
impérialiste ». Ce qui est plus intéressant, à notre avis, c'est que l'ex-

pansion du style ne fut pas accompagnée de sa marginalisation. L'empire
du baroque est pluricentriste par definition : toute province peut y devenir
une capitale, A, condition qu'elle ne se contente pas de l'imitation servile
des modèles.

Tandis que la Renaissance pouvait revetir, loin de l'épicentre ita-
lien, un aspect parfois caricatural, le baroque s'avéra, par sa nature même,

Alexandru Dutu, Centre roam' ne de difuziune culturald in secolele XV II XV I II,
clans e Revista de Istorie *, Tome 30, 1977, no. 3, p. 415.
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par sa fertilité formelle inépuisable, pret à pactiser avec les traditions
locales les plus diverses. Nous avons déjà affirmé 15 que, pour le baroque,
les effets de la distance « se voient compensés par une liberté quasi totale
dans le maniement des emprunts » et que, en ce sens, «dans le Sud-Est
de l'Europe les pertes en valeurs de style sont généreusement récupe-
rées en valeurs d'expressivité ». Et encore : « L'originalité des interpre-
tations locales est tout à fait dans l'esprit du baroque, car elle est la source
de certains effets pittoresques que les historiens de l'art considèrent sinon
essentiels, au moins d'une importance exceptionnelle dans la definition
du style ».

Les metamorphoses du baroque à distance ne sauraient done pas
étre comprises à aucun prix comme un rabat à Pidée du baroque.

4. L'EXPANSION DU BAROQUE VERS LE NORD-EST

4.1 EUROPE CENTRALE

Nous n'avons pas l'intention de presenter la diffusion du baroque
en Europe Centrale, mais de rappeler seulement quelques moments de ce
processus dont la complexité se reflete dans la richesse d'appellations em-
ployees pour designer le style sous ses manifestations concretes.

4.1.1. Prague. Bohérne et Moravie

C'est à Prague, veritable eapitale du manierisme à la fin du XVI'
siècle, que le baroque fait son apparition de bonne heure, venant d'Italie.
11 n'y est pas en premier lieu le style de l'Eglise, mais celui de la Cour
impériale et des residences seigneuriales.

Le palais Wallenstein, édifié entre 1625 et 1629 par trois architectes
milanais deviendra un exemple favori pour l'architecture nobiliaire de
Prague et de Vienne. L'équilibre monumental de cet edifice, la sobriéte
et le calme de ses façades illustrent les principes de l'architecture séculière
baroque, si différents à certains égards de ceux gouvernant l'architecture
religieuse (cette remarque aidera, peut-étre, à reconsidérer la légèreté avec
laquelle les petits palais de l'époque brancovane furent declares Renais-
sance uniquement en vertu de l'équilibre, allant jusqu'à la symétrie, de
leur comp osit ion).

La guerre de Trente Ans (1618 1648) mit fin à une époque d'expéri-
mentationsdes plus passionnantes. La reprise de Pactivité artistique A, Prague.
vers 1660, se fait dans l'esprit d'un baroque italianisant qui cherche ses
modèles à Venise, en Lombardie, A, Rome. La vine se voit transformée,
assez rapidement, dans une ville baroque pleine d'originalité, au fur et à.
mesure que les commanditaires et les artistes passent de la copie à la libre
interpretation des prototypes.

15 Dan Ionescu, Le baroque en Moldavie au XVII sicle. Une introduction., dans la
revue Synthesis s, no. 4, 1977, pp. 79-97.
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Le baroque de Prague et le baroque de Bohême, en general, n'ont pas
trouve, en dépit de leur précocité et de leur exuberance, d'exégètes parmi
les historiens tchèques de i'art et de la littérature au XIX' siècle. L'expli-
cation reside, ainsi que l'on a montré déjà, dans le fait que « le baroque
tchèque fut considéré contrite un produit des ténèbres" (temno) de la
domination des Habsbourg, à la suite de la bataille infortunée de WeiI3-
berg » Bien de plus difficile, pour un intellectuel d'avant la première
guerre mondiale que d'attacher à ce baroque l'épithète de tehèque ou de le
rattacher à une slawische Barockwelt.

Le vrai tournant fut marque par un petit livre dedie á la Pro (rue
Baroque (1913) 17 par Arne Novák, historien de la littérature et estheticien,
soucieux d'évoquer le genius loci de la ville, ainsi que le fera, quelques
années plus tard (1919), Antonio Muñoz pour la Roma baroeca 18

A partir de ce moment la bibliographie des etudes sur le baroque
en Bohème et en Aloravie, appelé de plus en plus souvent (eskg barok,
s'e,st enrichie sans cesse, comptant à present plusieurs synthèses, outre
une multitude de contributions de detail 19 L'accent est mis sur rapport
des. artistes du pays ou de ceux qui se sont assimiles au milieu pragois ou
boheme, tel le peintre Karel 8kréta (1610-1674), le sculpteur Jean-
Georges Bendl (1625 ? 1680), l'architecte Kilian-Ignace Dientzenhofer
(1674 1751 ), le représentant le plus parfait du baroque tchèque touchant
à son apogee.

4.1.2. Allemagne du Sud

En Allemagne du Sud, les Jesuites, favorisés surtout par le Grand
Electeur de Bavière, commencent à edifier des églises à elements baro-
ques. La première phase cohérente du baroque pent étre placée entre 1660
et 1690; elle est dominée par l'influence italienne, premièrement romaine,
dont l'affirmation la plus directe c'est la Theatinerkirche de Munich, due
à Agostino Barelli et à Enrico Zuccalli.

Vers 1690 on assiste à la naissance d'un style vicroureux, connu de nos
jours sous le nom de dentscher Barock. C'est un styre qui s'épanouit pro-
fitant de la competition qui absorbe les nombreux, et souvent minuscules,
Etats allemands

" Andreas Angyal, Die lcavische Barockivell, Leipzig, Veb E. A. Seemann Buch- und
Kunstverlag, 1961, p. 7.

17 La Prague Baroque, version franpise du livre de Novak, Prague, Ed. Aventium.
1920.

18 Antonio Muñoz, Roma barocca, 2C édition, Milan, Rotne, 1928.
" Bibliographic à la fin de la synthese de Jaromfr Neumann sur le 6'eskj Barok,

Prague, Ed. Odeon, 1969, pp. 212-222.
20 Le livre de Wilhelm Pinder, Deutscher Barock. Die grossen Baumeister des 18. Jahr-

hunderts, dans la série Die Blauen Bacher, publié en 1911, a connu un nombre impressionuant
de rééditions ; voir rédition de 1967, issue à Konigstein in Taunus. Dans la mèrne série : FI. W.
Hagetnann, Deutsches Rokoko, 1958. Après la seeonde guerre mondiale le style a eu un grand
succés auprès du public anglo-saxon, ce qui a déterminé Papparilion, a Londres, de plusieurs
livres dédiés au baroque et au rococo en Allemagne et en Europe Centrale, en général : .1.
Bourke, Baroque Churches in Central Europe, 1958, deuxièzne édition 1962; N. Powell, From
Baroque to Rococo. An Introduction to Austrian and German Architecture from 1580 to 1790,
1959; Eberhard Hempel, Baroque Art and Architecture -in Central Europe, The Pelican His-
tory of Art, 1965; H. R. Hitchcock, Rococo Architecture in Southern Germanu, 1968; ideni,
German Rococo: The Zimmermann Brothers, 1968.
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L'influence de l'Italie, de Vienne et de la France ne réussit pas A,
étouffer le timbre particulier de l'art des architectes et des décorateurs du
pays : les frères Dominikus et Johann-Baptist Zimmermann, Johann
Michael Fischer, Joseph Anton Feuchtmayr, les frères Cosmas Damian et
Egid Quinni Asam, etc. Bien au contraire, les ceuvres typiques du baroque
sud-allemand forment un chapitre des plus originaux dans l'histoire du
style en Europe.

Les programmes les plus caractéristiques sont ceux des grands
monastères (Weingarten, Schöntal, Ottobeuren, Zwiefalten, Rott am Inn,
Schussenried, Wiblingen) et des églises de pèlerinage (Birnau, Steinhausen,
Wieskirche).

Les influences françaises et autrichiennes sont beaucoup plus puis-
santes dans l'architecture des palais, des résidences aristocratiques, des
maisons de plaisance, des théAtres et des pares laquelle se conforme,
d'habitude, aux plans des architectes étrangers. Mkne le plus célèbre ar-
chitecte du baroque allemand, Johann Balthasar Neumann (1687-1753)
rut obligé par le Prince-Evêque de Wiirzburg de soumettre les plans d'une
somptueuse résidence à l'examen de deux architectes français : Robert de
Cotte et Germain Boffrand.

Franconien d'origine, J. B. Neumann dépasse ses contemporains
par son instruction et par la connaissance directe de l'architecture autri-
chienne, nord-italienne et française. Il synthétise les diverses tendances
baroques de son temps dans le Grand escalier du palais de Bruchsal ou
bien dans les églises de Vierzehnheiligen et de Neresheim.

L'art de l'époque dominée par Neumann ne semble pas épuiser ses
resources que vers 1780. Il porte le nom de baroque allemand tardif, de
barococo allemand on de rococo allemand. En Bavière du Sud, ce style tout
en volutes « en boursouflures et en replis » (pour citer Wölfflin) fut par-
fois apped« le style de Poreille ».

Nous avons insisté sur la branche sud du baroque allemand (baro-
que bavarois, souabe et franconien 21), laissant de côté d'antres centres du
style (Berlin, Potsdam, Dresde Charlottenburg, etc.), parce que le Sud se
rattache directement à ce que V.-L. Tapié nommait, de manière suggestive,
le # complexe danubien ».

4.1.3. L'Autriche et le reste du «complexe danubien»

Le cycle du baroque en Autriche ressemble à celui esquissé pour la
Bohéme ou pour l'Allemagne du Sud. Cette assertion devrait étre formulée
plutôt à l'inverse, car le terme premier de toute comparaison visant les
lignes de force de la diffusion des styles en Europe Centrale ne peut être
que l'Autriche, au moins A, partir de la seconde moitié du XVII' siècle.
Nous avons préféré de nous occuper d'abord de deux régions excentriques

21 M. Hauttmann, Geschichte der kirchlichen Baukunst in Bayern, Schwaben und Fran-
ken, 1550 1780, Munich, 1921. Pour la Bavière voir aussi A. Feulner, Bayerisches Rococo,
Munich, 1923; H. M. K. Schnell, Der bayerische Barock, Munich, 1936; N. Lieb, Manchener
Barockbaumeister, Munich, 1941; N. Lieb et M. Hirmer, Barockkirchen zwischen Donau und
Alpen, Munich, 1953. Pour la Franconie voir également R. Kcimstedt, Bauten und Baumeister
des frtinkzschen Barock, Berlin, 1963.
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par rapport au noyau autrichien, pour ne pas étre obliges A, un detour, dès
que nous pourrons suivre la direction nord-est de l'expansion du baroque
en Europe.

Les influences du style sont déjà visibles en Autriche au début
du XVII' siècle : le dôme de Salzburg en fournit l'exemple le plus
notable. Cette première phase, d'infiltration, sera couronnée d'une deuxième
(1660-1690), d'une certaine compacité baroque, phase dominée par des
artistes italiens, dont les plus remarquables sont les Carnevale et les Carlone.

Les victoires successives sur les Turcs, après le siège de Vienne (1683)
et les annexions de nouveaux territoires ont consolide l'Empire et la Mai-
son des Habsbourg. Cet affermissement politique fut accompagné de la
naissance d'un art A, la mesure de l'époque : le style baroque impérial ou
baroque des Habsbourg, art d'apparat, glorifiant l'Empire, la monarchie,
les structures de l'administration, la force de Parmée, la toute-puissance
de l'église catholique 22.

Ceux qui ont contribué le plus A, l'élaboration du nouveau baroque
furent Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) et Johann Lucas
von Hildebrandt (1668-1743), architectes fascines par Bernini, Borro-
mini et Guarini, mais capables d'adapter les modèles italiens A, une vision
bien differente. Les ceuvres de Fischer, du palais Vranov, en Moravie,
A, la Bibliothèque de Hofburg et de l'Eglise des Jesuites de Salzburg :), la
Karlskirche de Vienne, ainsi que les ceuvres de Hildebrandt, du palais
Mirabell de Salzburg aux deux Belvedere ou A, Peterskirche de Vienne, sont
autant d'exemples d'une architecture 1 la recherche du grandiose, archi-
tecture dont les échos vont pénétrer même dans les provinces les plus eloi-
gnées de l'Empire.

Les grands monastères, tel St. Florian ou Melk, dus (le premier en
partie) A, Jakob Prandtauer (1660-1726), trahissent un goût du gigan-
tesque qui se retrouve également en Souabe (Weingarten) ou en Suisse
(Einsiedeln).

Fischer von Erlach, von Hildebrandt et Prandtauer sont les plus
célèbres parmi une pléiade d'architectes et de décorateurs, assez souvent
provenants de, ou éduques en Italie, artistes dont les ceuvres définissent
une première étape du baroque imperial, designee comme österreichischer
Hochbarock. Le passage vers le Spdtbarock autrichien se fait par l'absorp-
tion d'un nombre toujours croissant d'éléments rocaille, ce qui a deter-
mine Tapié de parler d'un rococo danubien, pour une periode tardive, allant
jusqu'au règne de Joseph II et A, l'apparition du néo-clasicisme dans le
Donauraum 23. Ce rococo danubien, plus inventif en decoration qu'en
architecture, n'est pas suffisamment étudié, notamment en ce qui concerne
son succès auprès de couches très larges de consommateurs d'art, y com-
pris les habitants des petites bourgades et les paysans de la périphérie de
l'Empire.

Dans les petites -villes de province et les villages, le barococo va se
crreffer sur des formes locales d'une longue tradition et mArne sur l'artIn

22 Pour le baroqué autrichien voir, outre les livres mentionnés dans la note no. 20,
H. Sedlmayr, Osterreichische Barockarchitektur, 1690-1740, Vienne, Filsen, 1930; Bruno
Grimschitz, 1Viener Barockpaldste, Wiener Verlag, 1947.

23 V.-L. Tapié, Essai d'analyse du Rococo International (I et II partie), dans le volutne
Sensibilitet e razionalità nel Settecento, Florence, Ed. Sansoni, 1967, pp. 125-155.
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" Pour le baroque en Hongrie, les ètudes de Géza Galavics présentent un intérèt par-
ticulier au point de vue théorique Kisoreneszcins: is korabarokk (Renaissance tardive et
baroque precoce), dans le volume Aluvészettlzrténet, tudonuingturtenet, Budapest, 1973, pp. 41
--91 ; Ilaggomány es aktizalitds a magyarországi barokk muvesztben XVII szdzod (Tradi-
tion et actualite dans le baroque hongrois, XV Ile siècle), dans le volume :Vag yarországi renes:ansz
is barokk, Budapest, 1975, pp. 231 279 ; Program is mualkolds a 18. szazad vigen (Programme
et o3uvre d'art à la fin du XVIII° siècle), Budapest, Akadémiai KiadO, « Cahiers d'histoire de
l'art n, 2, 1971.

26 Tadeusz Dobrowolski, Sztuka polska od czasMv najdawnicf szych do ostatnich, Cracovie,
Wydawnictwo Literackie, 1974.

26 Jan Zachwatowicz, I.' Architecture Polonaise, Varsovie, Ed. Arcady, 1967, pp. 213-234.
21 Pour la fin du XVIe siècle, voir les matériaux de la session de Lublin des historiens

de l'art, 1972, parus à Varsovie en 1974, sous le titre Sztuka okolo roku 1600. Pour le XVIIe
siecle voir M. Gebarowicz, Skice z lustorzi szlnki XV II wieku, Torun, 1966. Pour le baroque
voir également Wladyslaw Tomkiewicz, Piekno wielorakie. Sztuka baroku, Varsovie, 1971,
pp. 227-282.
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paysan, gaguant de cette manière une longévité exceptionnelle, ainsi
qu'une certaine capacité d'irradiation en cet univers balkanique qui
nous intéresse tout spécialement.

Dans la mesure où ce style danubien se laisse envahir et modifier
par les traditions artistiques locales, il est normal de signaler ses
larisations par des déterminants régionaux : baroque slovague, hongrois 24,
transylvain, slovène, croate, serbe, etc. (nous allons revenir, dans la seconde
partie de notre étude sur la destinée du baroque au nord de la Yougosla-
vie). Quelquefois les particularisations vont jusqu'à une originalité bien
accusée, fait digne de toute attention, d'autant plus gull ne faut pas ou-
blier que Padministration et l'Eglise s'efforçaient de parler, d'un bout à
Pautre de l'Empire, le m6me langage artistique : celui de Vienne.

4.2. POLOGNE

Les historiens de l'art de Pologne emploient une terminologie et une
chronologie calquées sur celles ordinairement usitées en Europe pour un
style qui s'est manifesté en ce pays aussi bien par des formes d'importa-
tion que par des formes combinées avec la Renaissance tardive polonaise
et le manierisme local.

Pour Tadeusz Dobrowolski, par exemple, le baroque débute en co-
existence avec un maniérisme encore fécond, surtout au niveau régional
(1600-1660). L'étape suivante c'est celle de l'épanouissement du style
(1660-1710), A laquelle succède une autre, alliant le baroque au rococo
(1710-1760), et finalement, celle du baroque tardif, parsemé d'éléments
néo-classiques et préromantiques (1760-1800) 25.

Ajoutons, A, titre d'exemple également, le schema, plus simple,
propos( par Jan Zachwatowicz dans son livre sur L'Arehitecture Polo-
naise 26: le baroque y est placé entre la Renaissance et le maniérisme, d'une
part, et le néo-classicisme, de l'autre. Zachwatowicz réussit toutefois
mettre en évidence l'évolution du style, depuis ses premiers sympt6mes,
la eharnière du XVI' et du XVII' siècles, jusqu'à la fin du XVIII' siècle,
tant dans Parchitecture religieuse, que dans celle des résidences nobiliaires.

Nous avons déjà énuméré quelques églises des Jésuites, baties peu
avant ou après 1600 27. Les convents des Franciscains, des Camaldules,
des Dominicains, les calvaires, les chapelles de Lorette, méme les églises
villageoises en bois, commencent, elles aussi, A. se rapprocher de l'archi-
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13 LE BAROQUE A L'EST 117

tecture jesuite. Les solutions plus subtiles da baroque romain tel le plan
elliptique, ne manquent pas (la collégiale Saint-Joseph de klimontew,
1643-1650; architecte Laurent de Sent).

Le baroque vénitien exerce ;I son tour une certaine attraction :
l'immense église sur plan octogonal édifiée par G. Catenaci pour les Ora-
toriens de GostSal (1677-1698) fait penser A, la Santa Maria, della Salute.

Les plans centraux-polygonaux et en croix grecque deviennent de
plus en plus frequents dans la seconde moitie, du XVII' siècle. Au premier
tiers du siècle suivant, les ceuvres de Pompeo Ferrari témoignent d'une
predilection pour les plans ovales.

La decoration des façades et de Pintérieur des églises est d'une ri-
chesse voisine parfois 11 la surcharge, tendance qui s'accentue pendant la
dernière phase du baroque tardif. Cette decoration connait un moment
des plus heureux dans les églises des années 20 30 du XVIII° siècle de
Silesie, églises rappelant de près les meilleures realisations de l'école
autrichienne et tchèque.

Dans Parchitecture profane, la penetration du baroque se fait remar-
crier dès le, début du XVII' siècle au chilteau de Varsovie, reconstruit
par le roi Sigismond III Wasa, et aux residences des magnats polonais
(Biela Podlaska, Kielce, Kruszyna, etc.). Après les invasions suédoises,
Pancien type de construction fermée, souvent fortifiée, est remplacé par
la residence « entre cour et jardin », selon la mode française (le palais de
Wilanów, les noníbreux palais conçus par Parchitecte hollandais Tylman
van Gameren).

L'influence française, virant de plus en plus vers le rococo, est
particulièrement intense au XVIII' siècle, après l'avènement de la dynastie
de Wettin. Filtrée à travel's les experiences des artistes de Dresde alle-
mands, comme Matthäus Daniel Pòppelmann ou français, comme l'archi-
tecte Longuelune ou le peintre Louis de Silvestre 29 cette influence est
cultivée par Auguste II et Aucruste III (en mème temps électeurs de Saxe),
aussi bien que par Stanislas auguste Poniatowski, lequel avait été édu-
clue à Paris.

Il convient de terminer eette presentation succincte en soulignant
le r6le de la Poloome face A, une Russie relativement fermée aux influences
artistiques occidentales, jusqu'au règne de Pierre le Grand. Varsovie, ce
veritable « laboratoire d'architecture » ainsi que d'autres centres artis-
tiques, transforment Pologne du kVIIe siècle en « l'avant-poste de
l'art baroque » 29 vers l'Ukraine et la Russie.

4.3. UKRAINE ET RUSSIE

L'accueil de l'art baroque en Russie a été médiocrement étudié.
Pour la littérature, Andreas Angyal note, par exemple, que « la situation
de la recherche russe et ukrainienne sur le baroque est un peu étrange.

28 Renseignements sur le e style prussien o (baroque ou rococo prussien) chez Moeller
van der Bruck, Der Preassische Stil, Breslau, Ed. W. G. Korn, 1931. Voir aussi E. Bedslob,
Boma und RoLoko in den Schlossern von Berlin und Potsdam, Berlin, 1954; W. Kurth,
Sanssoaci. Ein Beitrag zur Kunst des deutschen Rokoko, Tubingen, 1964.

29 Germain Bazin, op. cit., p. 109.
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Le baroque ne semble guère étre agréé par les historiens de la littérature
des slaves orientaux » 3°.

A notre avis, les racines de ce phénomème complexe plongent en
deux directions différentes. D'une part, il y a les tendances slavisantes%
de la fin du XIX' siècle qui mettent l'accent sur les traditions autochtones,
russes et ukrainiennes, dont la seule composante hétérogène serait l'influence
byzantine, tendances conservatrices qui ne tiennent pas compte des
emprunts à l'Europe Occidentale (évidemment, jusqu l'époque de Pierre
le Grand). Du côté opposé, il y a les tendances européanistes et progres-
sistes, qui font de la Renaissance le synonyme du Progrès et du Baroque
celui de la Décadence artistique ; ce sont ces dernières tendances qui
semblent avoir entrainé une certaine opacité des historiens de l'art vis-à-
vis du concept du baroque.

La persévérence avec laquelle les intellectuels russes ont essayé,
la fin du siècle passé et au début du nôtre, de « construire » une Renais-

sance russe, très proche dans ses motivations et dans ses propos spiri-
tuels de la Renaissance italienne, mériterait une étude plus approfondie
(Aujourd'hui, les choses sont en train de reevoir une solution plus équi-
librée : on parle d'une « Friihrenaissance » russe, suivie d'une « Renaissance
freinée ». C'est D. S. Lihakey qui affirme que « en Russie il n'y a pas eu
d'époque Renaissance. Il y a eu seulement la pré-Renaissance, qui ne
s'est pas transformée en Renaissance » 31, ajoutant immédiatement que
« dans la mesure on l'on peut parler d'une Renaissance en Russie, il faudra
parler d'une Renaissance retardée, freinée » 32).

Les années '20 de notre siècle ont marqué l'essor des recherches sur
le baroque en Russie, recherches bien timides avant la première guerre
mondiale. La contribution de M. V. Alpatov (Eapostio e Poccuu, Moscou,
1926) doit être relevée en tout premier lieu, sans oublier que, même
l'étranger, l'idée d'un baroque russe et ukrainien se frayait un chemin de
plus en plus large 33.

Après 1930 une longue éclipse semble obscurcir l'intérét pour le
baroque, 6, tel point que dans l'Histoire de l'architecture rime le baroque
n'est mentionné qu'en passant 34 relativement aux transformations de
l'architecture au cours de la seconde moitié du XVII° siècle.

Les restrictions imposées par le patriarche Nikon à l'édification
d'églises nonconformes aux canons ont été souvent invoquées à l'appui
d'un soi-disant caractère conservateur de l'architecture religieuse pendant
cette époque. En réalité, l'interdiction frappait le type pyramidal d'église,
eréation originelle russe, s'inspirant de l'architecture populaire (ce type

30 Andreas Angyal, op. cit., p. 9.
31 D. S. Lihaéev, Prerenasterea rusti, Bucuresti, Ed. Meridiane, 1975 (version roumaine

du livre Die Kultur Russlands Lod hrend der osteuropaischen Fruhrenaissance own 14. bis zurn
Beginn des 15. Jahrhunderts, Dresde, 1962), p. 31.

32 Ces affirmations deviennent discutables lorsque Lihaèev soutient que certaines
manifestations de la Renaissance ne furent enregistrées en Russie qu'au XVI° et au XVIIe
siècles et, en partie, au XVIIIe siècle o. Ne serions-nous autorisés de supposer que l'auteur
inclut parmi ces phénomènes ceux qui tiennent du baroque et qui ont été déjà (ou pourraient
ètre) diagnostiqués en tant que tels ?

33 Voir, par exemple, le livre de David Roden Buxton, Russian Mediaeval Architec-
ture, Cambridge, 1934. Un chapitre (8) y est dédié à l'architecture en bois et au baroque
d'Ukrainc et un autre (9), au baroque moscovite (pp. 53-60).

" Hcmopus pyecnoil apxumexmypbt, Moscou, 2e édition, 1956, p. 231.
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ne serait plus permis que pour les clochers) ; elle visait les structures et
non pas les details décoratifs, domaine dans lequel la pénétration du
baroque ne serait pas entravée ni A, cette époque, ni plus tard.

Vers la fin du siècle on assiste à l'apparition, dans la region de
Moscou, d'une serie d'églises sur plan central, décorées d'une profusion
d'éléments baroques (auprès des residences nobiliaires : Fili, Dubrovicy,
ou dans l'enceinte des monastères : Novodevicij, Zagorsk). Le style de
ces églises porte le nom de baroque moscovite ou de baroque narychkine,
d'après la famine de grands boyards qui favorisa la diffusion de cette
architecture ouverte aux influences européennes 35.

Dans la peinture religieuse, en dépit de la sévérité des canons, les
details baroques prolifèrent pendant la seconde moitie du XVII° siècle,
surtout dans les costumes des personnages et dans les compositions des
arrière-plans.

Le baroque moscovite peut être considéré comme une sorte de
prelude au baroque petersbourgeois, &I aux initiatives de Pierre le Grand.
Ce style, peu étudie en tant que variété du baroque, ne marque pas une
rupture brutale avec les traditions antérieures, tandis que les realisations
de Pepoque de Pierre I" seront, pour leur grand part, autant de greffes
de baroque italien, d'architecture hollandaise ou fran9aise 36 Bien qu'il
n'y ait pas de rapport causal entre la phase « baroque », de dynamisme
et d'abondance decorative, de l'architecture russe traditionnelle et la
penetration du baroque proprement dit en Russie, nous pouvons supposer,
sans ceder à aucune « tentation orsienne » 37 que certaines evolutions
vers la composition mouvementée des volumes et la surcharge decorative
ont facilité l'acception du baroque en ce pays.

Si avant le début du XVIII' siècle le grand problème paraissait
celui d'occidentaliser, autant que possible, les formes locales, pour les
artistes (souvent &rangers) de l'époque de Pierre le Grand il s'agissait
avant tout de russifier des prototypes d'importation. Cet effort d'assimi-
lation ne caracterisait d'ailleurs que les arts religieux.

L'art de la Russie, qui « a occidentalisé son décor à travers plusieurs
etapes d'art baroque » 38, et de l'Ukraine n'est pas reste sans echo dans le
Sud-Est de PEurope. Le baroque serbe en fournit les meilleures preuves,
surtout dans le domaine de la peinture religieuse, de l'art des portraits,
de Pillustration des livres et des grandes iconostases. C'est un motif de
plus de tâcher de comprendre ce qu'on entend par baroque russe et baro-
que ukrainien et quel est le rôle qu'on accorde à present au baroque
chez les peuples slaves orientaux 39.

35 Sur le baroque de Moscou, voir M. ll'in, Mocxea, namamnunu apxumexrnypb;
XIVXVII oexoe Moscou, Editions <( HcxyccTno >> 1973, pp. 76-89.

36 Un recueil intéressant sur cette période est paru en 1974, aux Editions «Hayna» de
Moscou : Pyccrcoe ucryccmoo nepeotinemeepmu XVIII II aesa, sous la direction de T. V. Alekseyeva
t sous les auspices de l'Institut d'Histoire de l'Art du Ministére de la Culture de l'URSS.

37 V.-L. Tapié, Baroque et Classicisrne, Paris, Plon, 1957, p. 294.
38 Idem, article dans la Encyclopaedia Universalis, Volume 2, Paris, 1968, p. 1095.
" L'académicien D. S. Lihaèev a joué un grand rdle dans l'affirmation des études sur

le baroque russe pen_dant les derniéres années. Voir, outre le livre cité (note 13), les études
suivantes : Eaporow u es() pyccxua capuarim XVII coca, dans la «Pyccnas Aumepamypa»,
1969, no. 2, pp. 18-36, ainsi que Coquaribubte riopuu oinituuuti. pyccNozo 6apoiozo om
6apoxrco apyeux artaesucnus Jtumepamyp, dans le volume Harinue nonOepeuquu. Cpao-
iiume4brioe usynenue artaeancxux Aurnepamyp. Les investigations Kit Lihaéev ne se bor-
nent pas à la littérature ; elles fournissent de nombreuses suggestions it l'historien de l'art.
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THE WHEEL OF FORTUNE: THE PICTURE AND THE POEM

STEPHEN DAVIES
(London)

The medieval Greek poem entitled A61og ITXpTinpriTGXÓ; 7rszpì suG,ux6cc,
zkozLoa,-1- is a tantalising one. Its allegory is unusually thoroughgoing for its
period and language, so much so that it is one of the very few poems in medi-
eval Greek literature to approach closely the complex allegories of the medi-
eval literature of Western Europe. But this subtlety often makes the poet's
meaning obscure, and the difficulty is aggravated by the fact that the
wo surviving manuscripts are full of small and large corruptions, and

that they have not received the close study of a modern editor 2. But
it repays study. Its obscurities can often be elucidated by the normal
processes of textual criticism 3, and by an understanding of the important
part played throughout by the image of the 'Wheel. It is with this latter
theme that the present article is concerned.

The poem has come down to us in two MSS, each of which was se-
parately published by S. P. Lambros. The first to appear was the Oxford
.AIS (here referred to as 'Ox')4, which was published in 1880 5. The alter-
native text iS to be found in a MS at Leipzig 6, which was published in
1906 7. This I refer to as 'Lips'.

Although in each the line of the narrative is almost identical, and
in neither is there any significant interpolation, nevertheless the two
versions defeated the efforts of Lambros towards producing a critical
edition based on both MSS. The reason lies in the innumerable small
differences with which each MS presents what is in the main identically

1 Consolatory recital concerning Ill Fortune and Good Foitune, referred to throughout
this article as 'the poem (,in Misfortune'.

2 The motifs of the story have, however, been examined by G A. Mega% in Arzoypczcpbx,
ol. 15 (1953), pp. 3-43 : '0 Aliroc; r.ccpnropri-ny.64 r.zpucriwfai; eir.-.1),(La4 zat Tee .11.-czpce-

ti./50ux 77,ç Itprk óaouropíaq.
3 See N G. Svoronos, Haparry)piriziq ci "A6yov r.apr,yopyri.x6v x),Tc" in 'AO-r,va,

ol 47 (1937) pp. 117-1 L
4 MS Misc 282 ( Ana T. 5.20). See Coxe (H.), Bodleian Library Quarto Catalo-

gues I: Greek Manuscripts, Oxford (1969) vol. II, col. 820, where the MS is dated to the
161.1i century.

5 Lambros (S. P.), Collection de romans grecs en langue vulgaire et en vers, Paris (1880),
pp 289-321.

Number 35 (formerly 1296) of the University Library. See Gardthausen (V.), Kataloo
tier griechischen Handschriften der Unwersiteits-Bibliothek zu Letpzig, Leipzig (1898), p. 45 sq
1.or brevity's sake, the two MS versions are referred to in this study as `Ox' (the Oxford
MS) and 'Lips' (the Leipzig MS).

7 Lambros (S. P.), A6yog rranyop-tyrock cpìsuaruxEceçxì thuí, xtrrá Tóv mat=
),sti.Ptag, in N6cig 'EXX-tIvoy.vikt.cov, vol. 3 (1906), pp. 402-432.

REV CTUDES SUD-EST EUROP , XVI, 1, P. 121-138, BUCAREST, 1978

www.dacoromanica.ro



a Op. cit., p. 403.
9 Jeffreys (M. & E), 'Imberios and Margarona : the Manuscripts, Sources, and Edition

of a Byzantine Verse Romance', in Byzantzon, vol. 41 (1971), pp. 122-160.
10 Rather than calling him in English 'the afflicted one' or other such circumlocution.

I have chosen the simpler designation of 'the Man'.

199 STEPHEN DAVIES 2

the same sense. Lambros' own estimate of the problem was summed up
in the statement that this is a question of two different recensions rather
than two copies 8 One sympathises with his dilemma. What he calls the
two 'recensions' show only enough discrepancy to make impossible a single
edition : they are sufficiently close to make that single edition seem a
tantalising possibility. Where both MSS present a reading which makes
sense, there is no way of telling which one (if either) was written by the
first poet. To choose either reading as 'preferable' would be to give the
spurious appearance of textual preeminence to what is no more than
an arbitrary choice, and to condemn by implication a reading which is in
no real sense inferior to its supplanter.

In point of fact a recent article by M. and E. Jeffreys shows 9 the
inadequacy of the traditionalist view which sees the differences between
such MSS as these as being entirely attributable to the capricious fancy
of scribes who, uniting carelessness with inventiveness, meddled ad libi-
tum with the texts of vernacular poems.

We have to conclude that, in whatever form, each MS represents a
reworking of the original text, to a degree where we can no longer deduce
from them the exact words of that original. So it is that the testimony of
each MS must often be taken separately, and more important that
in a case such as this, where a widely-disserninated literary commonplace
is under discussion, the reading of either MS may be as important or as
informative as its equivalent's.

The notion of the Wheel as an instrument of chastisement and retri-
bution is central to the poem's allegory, and consequently references to
Wheels abound throughout the text. Many such references are of the most
perfunctory kind, but there are three points in the narrative where Wheels
make more extended appearances. It is with these three passages that this
article will be chiefly concerned.

The Wheels mentioned on these three occasions are not all of the
same kind. Two of them are representational, while one appears to provide
a slightly more detailed account of the mysterious Wheel (not physically
present in the poem) which is conceived as being at the heart of its alle-
gory.

(i) THE CRONE AND HER "WHEEL

The first time a Wheel makes its appearance in the poem (brief
halflines apart) it is in an unexpected form held in the hand of a
crone, whom the unfortunate Man 10 meets on his road :

She had a wheel in her hand, and around her wheel she had drawn various human
figures. (Ox lines 236 8)
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n See Sigerist ..(H. E.) : 'The sphere of life and death in early medieval manuscripts',
in Bulletin of the History of Medicine, Baltimore (1942) pp. 292-303.

12 The relationship between Time and Fortune is the subject of much comment in
this poem, and indeed in other works of the Middle Ages. It is further discussed in Chapter
lour of this study.

13 The actual reading of Ox is iziCcre (Hittier) which makes nonsense.
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It is clear that it is small enough to be held in the hand, and that it has
human figures upon it. One might suppose that the Crone's hand-heldWheel
merely proclaims her interest in the capricious changes wrought by For-
tune. But that it is no mere symbol is shortly proved. After an exchange
of those elaborate courtesies which are such a feature of medieval Greek
poems, she asks the Man his name and spins the Wheel. As will be seen,
the conclusion is inescapable in what follows, that the Crone is using it
in some way as an instrument of divination. No other medieval Greek
poem tells of such a Wheel, wherewith adepts could presumably foretell
individual fortunes, but implements with points of similarity are attested
from early times 11 might take this as evidence in support of the
theory that for the poet, the Crone's Wheel was paralleled in real life.
But too little is told us to be sure exactly what form it took, and whe-
ther .it may have been merely a magical adjunct of the Crone.

The way in which the Crone uses her wheel is revealed some thirty
lines further on. She tells the Alan that Dystychia (Ill Fortune) has
given into her hands either all mankind (Ox line 268) or alternatively,
and more convincingly, all those who have been ungrateful in their good
fortune (Lips line 263). Her function, she says, is to make them wretched,
an action which is (by implication) connected with the symbolic great
wheel on which men are carried through their involuntary revolutions
of fortune. Her small, hand-held wheel appears to be that same great
wheel writ small ; a kind of portable memento, which also performs in
some magical way as an indicator of individual fortunes.

She turned the wheel and looked all round it, studying its 'steps' ((locati.t8íce) and
looking at its pictured figures, and said : "Do not be sad. Take what comfort you can.
I see that you have your foot on the step of Good Fortune, and above you I see
'there lies an empty ('a better', Ox) step. You are about to advance."

(Lips lines 208-73)

The man says that Chronos (Time) has told him there is no hope
of improvement in his fortunes. But the Crone replies that Time does
not know the secrets of Dystychia 12. She repeats

I see the empty step above you.

Thus.far the picture is relatively unambiguous. The Crone turns the wheel,
arid from an examination of the steps and the human figures is able
to assure the Man that he has his foot upon a vacant step. That is, the
smaller, divinatory wheel shows his position on the great symbolic wheel
of fortune. Thereafter, however, the two versions slightly part company,
The Crone continues (in Lips' shorter, better version)

For those behind you are rushing thence", and there is noway for those behind
you to pass before you before your own sweet advance and rise.

(Lips lines 282-4)
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14 There are logical and mechanical impossibilities in every kind of medieval Wheel-
imagery. The Wheels of Tzamplakos and the Ennineia (see (iii) below), it will be seen,
would not have worked in real terms. It is important to remember that the image of the
Wheel in even its most explicit and concretised form is not intended to be a working-model
but a riddling and suggestive means of illustrating deep mysteries.
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Plainly the man is at the bottom of the wheel. Those behind (and there-
fore above) him can only descend in a movement which causes all the
wheel's passengers to move, and which thus causes the Man to rise.
True enough, if the poem's presentation of the Man as the least fortunate
of mortals is to go for anything, that is precisely where we should expect
to find him.

(ii) THE STEEP OF MISFORTUNE

Both versions agree that on the wheel somebody has either just
had a fall or is shortly to have one ; that is the -whole reason for fore-
casting that the Man will advance. The same theme is taken up again a
little further on in the words of Good Fortune, as related to the Matt
by the Maiden (K6p-,1), servant of Good Fortune. In encouraging the
1VIan to bear his misfortunes, the Maiden says that her mistress has told
her :

There is coming one unfortunate... and hide his good fortune that step, I mean.
For some one has conie down fi out above his head.

The interference is plain enough. The text in Lips is very garbled at this
point, but could be altered to give a similar meaning in slightly diffe-
rent words. It certainly means nothing as it stands.

If the passage had occurred in a work with no other reference to
the wheel, this allusive reference might well have been supposed to draw
its metaphor from a ladder, without any idea of rotation. But that
the image is one of a Wheel is made quite certain by the episode of the
Crone which has just been studied. lt should not cause surprise that the
remarks of Good Fortune are not strictly compatible with a workable
operation of the Wheel 14, and not in real accord with the particular form
of the wheel-symbol which was at the centre of the Crone episode. The
poet has elaborated for the purposes of his allegory a literary common-
place which is so much a part of medieval life that he did not stop to
consider strict logic in his use of it.

There is, then, a vacant place above the Man's head, and it is occa-
sioned by the descent of another unfortunate. In view of the faet that
the next person whom the Man meets on his journey is a former fortu-
nate who has had a fall (Lips lines 391 sqq ; Ox lines 397 sqq), it seems
highly likely that the latter is this very victim of the revolutions or
fortune's Wheel.

With his characteristic imprecision, the poet never says that the
two men are the same person. There is no explicit mention of his being
on the Wheel, and certainly no suggestion that his and the Man's for-
tunes are linked by that or any other agency. All we learn of this Unfor-
tunate (Ox lines 398-400; Lips lines 393-4) is that he is seen sitting
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sadly at the very bottom of a slope, gazing up at 'the steep of Misfor-
tune' which he must climb. He reveals to the Alan that he had enjoyed
many favours of Good Fortune, but that in his riot and luxury he had
insulted Fortune. Thus he had fallen from his step of good fortune,
and is compelled to mount the 'slope of suffering'. lt appears that he is
to climb it under his own agency ; and indeed the slope, as we know
from t,he fact that our Alan has climbed its other side and then descended
this, is in fact a mountain. Yet there seems at this point in the poem to
be an ambiguity, whether deliberate or not, which attaches to this 'diffi-
cult sleep of Misfortune' the picture presented by the bottom-most part
of the Wheel. Evidence of the co-existence of the images is found in the
Unfortunate's WOrds

And I saw I had fallen from the step I had, I mean the step of good fortune.

The word pctc[..0v, is used throughout the poem (and medieval Greek
literature in general) to refer to the various stations or compartments
of the Wheel, both that of the Crone, and the invisible great Wheel
which the latter stands for. In the present context the word can only
refer to the Wheel, despite the fact that the next-but-one line spoken by
the Unfortunate makes plain reference to the 'steep of suffering'.

The difficulties in interpreting the exact force of the Wheel in
the total allegory of this poem are increased by the fact that although the
Crone, the Alaiden, Good Fortune and the Unfortunate referred to above,
all mention the Wheel, and say that the Man is upon it, the Wheel
itself makes no physical appearance in the poem.. This last episode with
the scanty information it carries concerning the actions of the Wheel,
and with its confusing of extraneous symbolism, is no more than a gla,n-
Ong reference, and typical of the poem as a whole. The only factual (or
nearly factual) descriptions of Wheels are found in the accounts of the
Crone's hand-held Wheel, and in the ecphrasis, discussed in the next sec-
tion.

(iii)

The most significant appearance of the wheel occurs in one of the allego-
rical pictures described in the poem. Several such pictures are described
in various places, all of them set over the gates of castles (Time's, Good
Fortune's, Ill Fortune's). The one -which concerns us here is that found
on the lintel of the gate of Time's Castle. True to the fidelity with which
he elsewhere describes the physical details of his allegorical world, the
poet gives a very full account of it. At first reading, however, the descrip-
tion is obscure in both MS versions. The text translated below is that
of Ox, -which presents the longer version, and the significa,nt yariants of
Lips are noted in brackets.

Within its lintel it had portrayed Fortune sitting to the fore (' sitting' Lips) and above
her Time, who stood holding a book in his hand. Beneath his feet a wheel was drawn.
It had figures pictures all around it, and words written lo NI hat they said ('and lo what
was written in the book' Lips): "0 Time, king of the castle and colleague of Fortune...
(eTime's castle too has Fortune as its mistress*, Lips). And beneath her feet sat ('lay',
Lips) a sad, wild man, with hands bound, his eyes gazing up towards Fortune, waiting
to sec what would be her will. His name was written : Obstacle ('Afflicted', Lips).
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16 The poem consists of 106 lines plus 2-line epigraph. It was first published with short
introduction by M. Gedeon : Mvax p.eacacovtx-7-,q TCOLIICSSCilq, 'EXYAlatocaTLxil 'AX-hence,
grog I" (1883), reiix. ES', a. 201-33, from a MS of the monastery of Koutloumousi on Mount
Athos. It was previously unknown. Since then it has been twice republished by Zoras :
(1) in Nécc `Eari.ce vol. 59, (1956) p. 329-33; (ii). in his volume Bt4a.vrt.vil notlaLg, which
forms vol. 1 of the series Bacnitil Bcf3Xto0llx71, Athens (1956).
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At this point the two versions part company, and must be quoted sepa-
rately :
ox : And around were written these words : "Fortune, Time and Wheel and Obstacle of

Fortune", and I heard (probably by mistake for the imperative) these four portrayals.
Know that they are cunning allegories of Fortune. (lines 446-8).

Lips : And around her were written these words : "Fortune, Time, Wheel and Afflicted One.
See these four pictures and know that they are cunning allegories of Fortune

(lines 446-8)

The description is detailed ; but the detail does not ultimately
make the picture any more comprehensible. Furthermore, this very close-
ness of observation, in two MSS such as Ox and Lips with their constant
small differences from each other, adds up to give two substantially differ-
ent pictures. And yet, in neither version is the picture clear.

It is the words 'Wheel containing human figures' which provides
the clue to the answer. The picture as described in both MSS has no
satisfactory meaning unless it is taken to describe a Wheel in the parti-
cular form in which we find it in other Greek sources.

Perhaps the most important single literary document in this connec-
tion is the poem Tzamplak,os 15 Its importance lies not only in the detail
of the picture it presents, but also in the evidence it supplies to the modern
reader of the way in which that picture was interpreted at 'the time when
it was written. It is also remarkable for the closeness with which it can
be attached to the iconographical tradition of the Wheel in Greek, in
such a way that a family of closely-related images could be pieced together.

A synopsis shows how closely the poem is related to the world of
representational art.

The epigraph exhorts the reader to find therein 'Wealth, Time, the Wheel, and this
deceiving World'. From the outset the theme of worldly vanity is set. The remainder
of the poem is narrated in the first person by Tzamplakos the name is revealed at
line 66 He relates how, exhausted by toil, he falls asleep, and dreams that he is handed
a letter containing presumably in pictorial form, though this is never expressly sta-
ted 'Time, the Wheel, the Dragon, and Vain Wealth'. The last-named is represen-
ted as a blind, or rather eyeless, man, set on a high throne and crowned like a king.
On either side of him are the sun and tbe moon. In one hand he holds a simandiri
and in the other a cup. Inscriptions set around him proclaim the delights of worldly
pleasures and, more sombrely, explain the use of his symbolic accessories : the simandui
being used to summon mankind to drink of his cup and so die, falling into the jaws of
the dragon which stands beneath. The Wheel itself is described thus : at its centre
sits Time (Xp6vog) with the four seasons around him. On the wheel's outer part
human figures can be seen, straining eagerly to climb up. Six figures are described,
and some are mentioned as speaking Their words express in different ways their eager-
ness to rise and enjoy the world's pleasures. The sixth man, arrived at the top, speaks
to Wealth and vows allegiance to him But Wealth averts his head, and informs his
would-be worshipper that he is wasting his efforts. Like him, thousands ever worship
Wealth in vain. 'For whoever reaches that point where you are turning, cannot
stand still, but swiftly plunges down. Come, drink of my cup, and pay your debts'.
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16 See Weinhold (K.) Tafeln I & II, Doren (A.), Fortuna int illittelalter und in der
Renaissance, in Vortrdge der Bibliothek Warburg, II, 1 Teil, p. 71 sq. Berlin, (1924) ; Dow
(Helen J), 'The Rose-window', in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 20
(1957) p. 279 sq. Patch (a) also publishes several pictures of Fortune's Wheel in various forms.
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The Wheel (here however called, perhaps for the rhyme's sake, acpcdpa, revolves and
'those who had been aloft fell headlong down to become the fodder of the dragon
who was beneath'. Tzamplakos, finding the dragon's gaze upon him, approaches Chronos
and asks him the meaning of this vision. What is the reason for the world's inequality
of wealth and happiness? Chronos explains that he is instructed by Higher Provi
dence and God's command to forget no man. For the rest, now is no time to tell :
Tzamplakos' hour is come, and he must suffer his fate upon which Chronos thrusts
him into the dragon's mouth. Awakened by this shock, he ends his poem with a call to
repentance and an attack upon the folly of avarice and love of worldly place.

The poem purports to describe a picture. But does that mean that it
presents a literal description of an existing picture ? We are told at line
3 sq. that the poet was given a letter in which were 'Time, a Wheel, a
Dragon, and Vain Wealth', figures which we must take to be not only
static but (since they are on paper) two-dimensional as well. At first
that is how the poet represents them, for the description of Vain Wealth
(lines 8-22) tells us that that personification is flanked by inscriptions ;
and there is nothing to suggest that it is alive. Similarly, the figures of
the four seasons are said to be 'inscribed' and 'painted' aroundthat of
Chronos. So it is natural that we should assume to be drawn or painted
the figures of men which are said in the next line to be climbing the
outer rim of the Wheel. The fact that the one is said to be 'speaking'
to the other we would take to mean that they too had their inscriptions.

Yet, at line 49, the figure of Wealth is described as turning and
shaking its head. It

becrbins
to appear that the poet has dropped the

convention with which he started, and under the influence of some

dream-locrbic
has brought the character alive. And when at line 66 the

insatiatedragon turns its gaze upon Tzamplakos, when the latter puts
Chronos to the question, and when, finally, Chronos plunges him down
into the dragon's mouth, it becomes obvious that we have passed beyond
the possibilities of static MS illumination at even its most liberal interpre-
tation. Whether the poet is describing a real or imaginary dream, it
appears that the description deals with a picture that comes to life in a
startling manner. The transition from described picture to experienced
dream takes place almost imperceptibly. It is possible to read the poem
without noticing the inconsistency, but that inconsistency is present,
and provides an answer to part of the question which initiated this
discussion : 'Does the poem represent a literal description of an existing
picture?' It is obvious that 'literal description' is not an accurate term
for Tzamplakos' narrative, which only beuins as a factual account. But
it is important that, however much till progress of the dream may
have changed that account, the original image was pictorial.

Which brings us to the second part of our question : an existing
picture? Is there anything similar to Tzamplakos' picture to be found
in art ?

Although pictures of many kinds of Wheels from western Europe
have appeared in various publications16, much less is known of the equi-

_
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17 By Zoras in his edition of IlévOog Oacv&-mu, Athens, (1970), p. 28 My thanks are due
to Dr. David Holton of Birmingham University for drawing this picture to my attention.
It ik by the 19th-century church painter Aeu-:cpc6cov of Siphnos.

18 The poem is taken by its first editor, Gedeon, to be of the 15th century ; and while
the question is nowhere fully discussed, tisis date is not challenged. Indeed it is tacitly accep-
ted both by Zoras, in his volume BuCav-rwil rroí.-/aK, Athens, (1956) and by B. Kn6s
in his Histoire de la littérature néo-grecque, Stockholm (1962) p. 114 But if such a
(late is accepted, Tzamplakos would be the only Greek poem of that century which is
regularly and correctly rhymed in distichs. It is on these grounds that the poem
cannot readily be placed earlier than the end of the 15th century, the period of Georgillas'
(9avocrtxiiv 1368ou of 1 198, the first rhymed poem in the vernacular 3,vhich can be
accurately dated. It would be easier to agree with Dimaras `Io-Topím 7"-ijçvcoeXkivig XoyoTexvúzg,
Athens (Rh edition : 1968, p 72) in placing the poem in the first quarter of the 16th century,
alongside Picatoros, and Bergadis' Apokopos, with the latter of which, moreover, it shares
its opening lines.

'Ep1ivf ccaypcapt,:si¡g 7C-kniç :cat ad xupixa cc6g ryaí, ?A/30(16w, únò A. 11(x-
mcSorrokiXou-Kepoctii.04, S. Petersburg (1909).

20 Referred to henceforth simply as 'the Ermineia'. Page references are to Papado-
poulos-Kerameus' edition.

21 See Grecu (V.), `Eine kritische Ausgabe der TelrqvcIa Tijq (.oypcc?tv.-7]; Tér.r/K, in

Aete.; du IVe Congres des éludes byzantines, Paris (1936), p. 225.
22 See Papadopoulos-Kerameus' Foreword to his edition of the Ermineia.
23 Some mentioned by Papadopoulos-Kerameus in his Fore-word, and others noted by

V. Green in his article 'Die Darstellung des Kon.p6g bei den Byzantern' in Alit del V Congress°
internazionale di studi bizantini, Roma (1940), p. 147-54.
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valent Greek iconographical tradition. Only one such Wheel-picture has
been published, by Zoras in 1970 17. It is considerably later than the
latest acceptable date for Tzamplakos 18, and is moreover in poor condi-
tion. But Zoras' Wheel depends directly upon a written tradition which
has close similarities to R-amplakos, and to which, moreover, it is much
closer in date.

The source in question is the manual of ecclesiasticalpainting compiled
by Dionysios of Phourna19, and entitled 'Epp...fps-Ea ,7:4g coypcf.cpLy.:iq T&X.V7)42°.

The work, which exists in other MS versions than that published by
Papadopoulos-Kerameus in 1909, is not precisely dated. But, in view of
the fact that Dionysios is known to have been alive and to have had a
team of workmen in the year 1701 21, it seems probable that the work
originates from a period around that date. A terminus ante quern for
Dionysios of 1733 was given by Uspensky 22. Other anonymous Ermineiai
exist 23, slightly different in form and treatment from Dionysios', and
from which he derives some of his material. Whatever the date of the
Ermineia of Dionysios, it certainly contains much older material.

On page 213 sq. of Papadopoulos-Kerameus' edition, under the
prescription IICoq iaTop is-rocL 1.124-raLoq PLoq 'rob' x6cti.ou TotiTou is described a
picture which shows striking points of sitnilarity with the subject of
Tzamplakos' dream. An abbreviated translation follows.

IlOW TIIE YAIN LIFE oF"rms WORLD IS DEPICTED

Describe a small circle, and put inside it an old man with a round beard, wearing a
crown and kingly- apparel, seated upon a throne, with his arms outstretched in either
direction, and holding a napkin. And in the circle around this wheel write : 'The
vain and misleading and deceitful world'.
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Outside the first wheel, draw another larger one, and between the two draw
four half-circles cross-fashion, and in them put the four seasons of the year ... (des-
cripiton of the four seasons).

Outside the second wheel, draw another larger one, and between that and the
second put twelve small mansions, having inside them the twelve signs of the zodiac,
each season to have Its accompanying signs... (list of signs for seasons).

Outside the third and largest wheel put the Seven Ages of Man, after this fa-
shion. Below, on the right, put a small child climbing up, and write : Infant (7 years);
above that put another, older, and write : child (14 years); above that another with a
moustache, and write : youth (21 years); on the summit of the wheel put another man
with the beginnings of a beard, seated on a throne and having his feet on a pillow,
his hands outstretched in either direction, with a sceptre in his right hand and a bag
of silver in his left, wearing a crown and kingly apparel. And beneath him write on the
wheel : young Alan (28 years). Lower down, on the left, put another man with a
pointed beard, lying with his legs in the air and looking upwards, and write : Man
(18 years). Lower down put another, lying face down, with grey head : and write : Elder
(56 years). Lower down put another, white-bearded, with his arms hanging dovm ; and
write : Old Pilan (75 years). Beneath the wheel put a grave and in it a great dragon,
having in his mouth a man, head downwards, and showing as far as the waist. And
near him Death, also in the grave, holding a great scythe which he lays to the neck
of the man and with which lie drags him down. And outside the wheel, write these
words, near the men's mouths
Infant : '0 when shall I rise up?'
Child : 'Turn, Time, in haste, that I may quickly rise.'
Youth : 'Lo, I have come near to sitting on the throne.'
Young Alan : 'Who is there like me, and who higher than me?'
Alan : '0 time I I see that youth is past.'
Elder : 'World, how hast thou deceived me l'
Old Man : 'Alas, alas, Death, who can escape thee?'
Grave : 'Hades the all-devouring, and Death'.
And finally, the ¡flan in the dragon's mouth : 'Alas, and who will deliver me from
all-devouring Hades?'
And on the right side of the Wheel and on the left put two angels, with illmhptcc on
their heads, who turn the Wheel with ropes ; and on the right-hand angel write : Day ;
and on the left : Night. And above the Wheel write this inscription : 'The vain life of
this deceiving world'.

Apart from the accretion of zodiacal elements and the fa,ct that the Wheel
on which the men are carried is a Wheel of the Seven Ages of Ma,n, there
is clearly a great similarity between the descriptions in the Ermineia
and in Tzamplakos. At the centre of the former Wheel is the figure of
the Vain World, whereas Tzamplakos has that of Time. But in both, the
personifications are accompanied by the four seasons, and in both, the
Wheels are turned by Day and Night, who pull ropes ; and the dragon
1)eath gobbles up those -who fall off both Wheels.

But there are significant differences as well. Tzamplakos' Wheel
is said to carry six passengers, while the topmost position is occupied by
Vain Wealth, who is crowned as a King. This kingly figure, being the
cause wlaerefore men seek to rise, is independent of the workings of the
Wheel. Men may rise and fall, but Wealth remains aloft. The human
figures appear to be different men, or at any rate different types, rather
than successive stages-of the same man, for they speak to each other. The
symbolism seems to be that men in seeking after wealth and the good
things of this life do not realise that by the mechanism whereby they
rise, they must also fall. The Wheel is not one of the Seven Ages nor
yet of Fortune (who is nowhere mentioned), nor even of Time, the per-
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24 See Patch (a) p. 173-4, especially footnote 3, and Kirschbaum (E.), Lesikon der
christlichen Ikonographie, vol. 3 (Freiburg) (1971), col. 38 ('Leben, menschliches') and cols.
492-4 ("rad").

26 For a description of the nature and function of the Ancient Greek Orphic Wheel of
Life, see Harrison (Jane R.), Prolegomena to ¡he study of Greek religion, Cambridge (1903),
pp. 588-92.

26 See Chapter Five of the present study for a discussion of the relation between the
Orphic 'Wheel of Life, and the Wheel imagery of the Early Christian Era.
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sonification who lies at its centre. Tzamplakos' 'Wheel teaches the instabi-
lity of worldly goods in comparison (by implication) with Heaven's
lasting benefits. Over all looms an abstraction which actually makes no
formal appearance in the poem : the World. It is significant that, whereas
the epigraph to the letter speaks of 'Time, Wheel, Dragon and Vain Wealth'
the epigraph to the poem as a whole mentions 'Wealth, Time, the Wheel
and this deceiving World'. Finally, there does not seem to be any sugges-
tion that the human figures could have avoided the Wheel, simply that
they should value it at its true worth, as the type of capricious instability.

The Wheel in the Ermineia, on the other hand, is a more inclusive
and at the same time less self-consistent image. That part on which the
human passengers are carried is called the Wheel of the Seven Ages of
Man, and is copiously labelled to indicate the ages in question. So far
so good. The lesson taught by such a Wheel is simple : mankind grows
older passively, the mere elapse of time (symbolised by Night and Day,
the propellers of the Wheel) causing his advance in years and eventual
death. Such a Wheel, common also in western Europe 24, does not seem,
at base, to have any deeper symbolism than that. The appeal of the image
is on the level of myth and magic rather than the pseudo-rationalism of
didactic allegory. It is possible that it represents a memory of the Orphic
Wheel of Life 26, part of whose symbolism it shares the inexorability
of man's advance in years. But if that is so, the memory is faint and
the descent distant, for there is in the Wheel of the Seven Ages no hint
of the conception which really underlies the Orphic Wheel : the repeated
cycle of birth, death and rebirth into another life 26. It is only in connec-
tion with such an image of repeated revolutions that a Wheel of the
Life of Man can have any deeper meaning. To perform the rotation once
as in the case of the Wheel of the Seven Ages, is to perform a linear, finite
series of actions, not a cycle : a series of actions which could have been
as well expressed by the symbol of a journey or of a ladder, except for
the one important element provided by the Wheel. It is resistless, and
turns without the efforts or volition of its passengers. Essentially, then,
the Wheel's force in such an image is different from that of Tzamplakos :
not capricious instability, but inexorability and regularity of pace. The
two are really irreconcilable. But a closer examination of the Ermineia
shows that the two kinds of rotation are apparently equated, and the
two systems of symbolism deeply confused. The title of the Ernzineia's
Wheel, with its talk of 'The Vain World' has nothing to do with the
Seven Ages, but everything to do with the instability of earthly delights,
as described in Tzamplakos. Similarly with the figure in the centre of
Ermineia's Wheel. The World has no connection, strictly speaking, with
the Seven Ages of Man although the figure of Time at the centre of
Tzamplakos' Wheel of the World would have been much more in line,
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27 The title page carries the information that the book was written by a certain metro-
politan Gerasimos of the monastery KÀpTv ro3ETaupoSpov.Es while staying at Mount
Athos. The volume is not catalogued.

gg The miniatures of this MS are described in Bordier (H.), Description des peintures et
autres ornements contenus dans les manuscrits grecs de la Bibliothegue nationale, Paris (1883),
p. 264.
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ironically enough, with the apparent teaching of the Ermineia's Wheel.
Strict logic would demand that the two personifications be transposed.
And a final example of the confusion of symbolism surrounding the
Ermineia's Wheel is seen in the treatment of the 28-year-old Young
Man at the top of the Wheel. Not only does he wear a crown and sceptre
and sit on a throne, but he has a bag of silver. The suggestions of wealth
and position do not really accord with the notion of a 'Wheel of the
Seven Ages ; but their status as an integral part of instability-imagery,
on the other hand, is demonstrated by Tzamplakos.

The extent to which the Ermineia and its derivatives have by ela-
boration disguised the essential symbolism of the Wheel of the Seven
Ages of Man is shown by a miniature of the late 18th century which is to
be found among the MSS bequeathed by Professor R. M. Dawkins to Exeter
College, and deposited in the Library of the Taylor Institution, Oxford.
The volume in question is entitled BLpaíov xcao4Levov 'As-rpovotm.x6v 27
and carries the date 1785. It is on paper, carefully written, and adorned
with several rather crude but effective plans and diagrams in what might
be called a Levantine-rococo style. Page 111 contains a full-page illustra-
tion with the title : '0 Tpoxòç T -7)g 6.).7)q Teo.%) ecv0pc'oncov (Plate I). It
presents a Wheel on which the seven figures and their titles are similar
to those of the Ermineia ; and as in the latter case, increase of age is
indicated by the addition of beards and moustaches. The intervals between
the ages are less optimistic but more regular. We recognise the figures
of Day and Night with their ropes, and the dragon Death. But the
centre of the Wheel in the Taylorian MS is simply an axle, standing on
two tall legs, with no hint of the presence of Time or the Vain World.
and so far from the topmost figure's being crowned, it is impossible to
tell which figure is at the top. Without these confusing factors the sym-
bolism emerges quite clearly. It is plainly not the same as that instabi-
lity of which Tzamplakos' Wheel speaks.

If the Ermineia's Wheel bears witness to a conflation, ultimately
self-defeating, of two kinds of cyclic imagery ; if Tzamplakos and the
Ermineia seem almost to have exchanged the identities of the personi-
fications at the centre of their Wheels ; and if, in short, each Wheel
seems to carry something of the other's tradition, to the betterment of
neither, it will not perhaps seem very strange that a third Wheel makes
its appearance, broadly similar to those so far discussed, but providing
still another manipulation of the now-familiar personifications, and teach-
ing a slightly different lesson.

This picture is earlier than the description in the Ermineia, and
probably earlier than Tzamplakos as well. It is a MS illumination from
MS grec 36 of the Bibliothèque Nationale, Paris, where it will be found
on fol 163vo 28 (Plate II). The MS is dated to the 14th or 15th century
and has been supposed to originate from Southern Italy. The watermark
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29 Bibliothèque Nationale (La) : Byzance et la France médiévale (exhibition catalogue ;
no author's name) Paris (1958) pp. 40-41.

30 Te0X64 Tic; ics-rtv dcarccrog TCElscrgvog
6 Taxp64 < okog > xcci noXúraccvog fitoç
CH..) xotvel:Tca xcci. Isept.crrre-erca xci-ro.)
arm < =-- gXxel, >, xccEleXxst .c7) 'a-recrr)
eoç o6Siv eivca Tòv (31.ov acxypápog

The text of St Gregory's poem is to be found in Aligne (J.P.) Patrologia graeca, vol. 37, 789.
31 The transcription that follows is somewhat tentative :

60.4 Tpozoil xoLvvice wet acpcd< p >cc; apópv:
¿prig -ròv ävaptx T6v xccOlpevov, Uve:
avo 7cp6g tiJoq xcd PptOovTa. xpucgou;
Wpceç Oeccrec v.cd. Tc6nrc< -c6v xecto
ercpcupt.apótuag -cp&xovra c3e5 T-73g Tcptxícq;
v61crov oimoi3v -coi3 Tpozoi5 TO-ÚTOV PCOV
)(t i. yv601 crcap6g cpOopacv dvdarcvcov.
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is Italian 29 The contents comprise biblical extracts, and botanical,
grammatical, astronomical and medical works. It is to one of the last
category that the present illumination belongs.

It will be seen that the whole composition teems with tiny inscrip-
tions, most of which are reasonably legible. The centre disc contains
three figures, of which the central one (World) has his hair and beard
torn by two men on either side of him. An inscription reads : 'All you
who love me, rend me'. Around this first disc a second wheel is drawn,
and in the space between run some dodecasyllabic verses, which are a
garbled version of some celebrated lines of S Gregory Naziazene 3°.

The next band of the Wheel is the outermost, and contains human
figures, lying on their stomachs, and gazing inwards towards the central
disc. There are eight such figures, a ninth being the King sitting with
crown and sceptre at the top of the Wheel. The outermost band is enclosed
with a final circle, embellished at the top with an interwoven cross.
The blank spaces at the top and bottom of the page are occupied with
drawings of trees, birds and a lion. These last figures seem to be purely
decorative.

The inscriptions in this band of the Wheel consist of two circular
series. The innermost, in red, proves to be another dodecasyllabic poem.
The colour has not worn well, and the writing is cramped 31. Despite the
doubtful readings, the meaning is not in any doubt :

'Do you see the moveinent of the \Theel, and the path of the sphere? / Do you see
the man sitting / Above on high and heavy with gold? / Do you see, beholder, the
poor man beneath / Running on a spherical path (alas for him)? / Know then that
this is a Wheel of Life / And recognise the restlessness of Destruction'.

A final series of inscription, in bla,ck ink, and nine in number, completes
the picture. Most are very short, and each applies to a different person
of those on the Wheel. Clocki,vise from the top they read

1 : Alas, the downward path has taken me.
2: Farewell, World.
3 : From henceforth, I do not see the upward may
4 : Father, climb quicker.
5: The Wheel took me suddenly and made me a monk. From my childhood IL wronged

me, whether I would or no. Nikodimos is my name
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6: Humble, I have my hopes.
7 : See that you grasp the king formly, wretched man.

Know that I have grasped him. Fear nothing.
The king.

The teaching of this wheel is not very different from that of Tzam-
plakos : the pursuit of the things of this world is foredoomed, since all
fortune is fallible. However, there is a difference in the Wheel of the
Paris MS. Nikodimos, the figure at the bottom of the Wheel, is in no
doubt that being at the top is a desirable state. As a passenger of the
Wheel, he acepts its rules. In Tzamplakos, on the other hand, the poet
stands aside and moralises. Although the latter part of the poem shows
that he too is subject to the common downfall of all the Wheel's victims,
the poem in the beginning describes the Wheel from the outside, and
accordingly underlines the vanity of the whole proceeding, the rise no
less than the subsequent fall.

Nikodimos' Wheel is not given a title in the MS, but the presence
at the centre of World suggests that, again, it is the instability of earthly
goods, values and position that is symbolised. In view of the fact that
the supposed painter of the picture is a monk, it is tempting to see
Nikodimos' Wheel as an allegory of in particular the monkish life. But
a closer examination reveals that Nikodimos' is the only figure shown
to be wearing a black head-dress ; all the other figures appear to be
laymen. Plainly, it is the monkish life that is, in Nikodimos' opinion,
the most wretched of all. What he feels he lacks is material, not spiri-
tual wealth.

A comparison between the Wheel of Nikodimos on the one hand
and those of Tzanzplakos and the Ermineia on the other, reveals several
striking differences. In particular, Night and Day, with their ropes, are
missing from Nikodimos' Wheel. How it revolves is not made clear.
Secondly, the dragon Death is nowhere to be seen. The figures can
apparently make several revolutions, as is shown in the words which the
fourth man in our list addresses to the hapless Nikodimos : 'Rise up,
more quickly, father.' Far from descending to the mouth of the dragon,
this man expects to advance with Nikodimos' improvement of fortunes.
Thirdly, there is no sign on the Paris MS of wealth in conjuction with the
king at the top of the Wheel. It will be remembered that this wealth
was a feature of the crowned figure at the top of both Tzamplakos' and
the Ermineia's Wheels, despite the fact that those two kings symbolised
very different things. On Nikodimos' Wheel, the man who is rising to
the top simply wants to touch the king, as though 'for luck'. This king
seems to bring good fortune by his very presence there is no hint here
of the lines in Tzamplakos, where the topmost man fell on his knees and
sought to worship the king.

The fact that Nikodimos' Wheel, as drawn, does not show wealth
at the top of the Wheel is one reason for thinking that the second, anonym-
ous epigram was not originally -written for this Wheel. The third line
appears to say that the man at the top of the Wheel is 'loaded down
with gold'.

Yet another reason for thinking that the anonymous epigram des-
cribes a different Wheel from that of Nikodimos is found in its penulti-
mate line. If the transcription is correct, this appears to call the picture
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a Wheel of Life, whereas the existing picture seems to be one of the
World, the figure of which stands at its centre. This argument is not by
itself conclusive, in view of the vagueness of terminology surrounding
other Wheels. But, taken with the other evidence, it supports the hypo-
thesis that Nikodimos incorporated into his Wheel picture, not one pre-
existent poem only (that of S Gregory Nazianzene), but two ; and that
the, Wheel described in the second has more in common with the Tzam-
plakoslErmineia pattern. This in its turn suggests that the form of the
allegorical Wheel presented by the latter was in existence at the time of
Nikodimos, who departed from it for his own reasons.

But these departures from the tradition are ultimately less striking
than the similarities between all the types of Wheel discussed so far.
The words spoken by the human figures, the crowned figure at the top
of the Wheels, the two-dimensionality of the disc-like wheel all these
are family traits. Nikodimos' Wheel is a Wheel of the Vain World, as
is that of the Ermineia; but unlike the latter, it lacks certain confusing
extraneous elements.

If we compare the picture described in the poem On Misfortune
we can see that it must be closely connected with such iconography.
Fortune is not merely beneath Time, but also at the centre of the Wheel
at the top of which Time is stationed. Thus, the 'wild man' who lies
beneath Fortune's feet is also the bottom-most figure on the VVheel. At
the centre is a personification, at the summit another personification, and
the circumference bears human passengers.

- The question is, to what extent can we conclude that the details
of this picture were the same as or analogous to those familiar from the
earlier examples ? What of the inscriptions, in particular ? Once the initial
point is conceded that the identities of the personifications in the present
example are different from those we have come to expect, may not the
two kinds of VVheel have, in their smaller details, much in common?
This question is most fruitfully explored in a discussion of the variant
readings of the two MSS.

To take these points in order of appearance : the first one of note
is that found in Ox line 434, and briefly mentioned above : the standing
of Ox's 'sitting to the front'. If this were not known to be a Wheel-picture,
the reading might have been preferred over Lips"his Fortune sitting',
with its obscure possessive. But since Fortune is at the centre of that
same Wheel which has Chronos at its summit, neither figure can be 'in
front'. On the other hand, who or what is referred to in Lips' TOO is
not plain : whether the Man (in reference to his personal Fortune to the
castle, or to Chronos (in reference to his special relationship with Tyche).
It is possible that neither reading is what the original poet wrote ; but
of the two, Lips' seems closer to the original.

One of the most significant discrepancies between the two MSS is
seen in (Ox ) line 439-40. Where Ox has

PO Time, king of the castle, and colleague of Fortunel
Lips gives : ['Time's castle too has Fortune as its mistress']
while for Ox's following line ['And beside this was written 'of lady
Fortu ne"]
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Lips has nothing at all. At first sight, Ox's vocatives might seem
to be out of place. One is tempted to suppose that they arise by con-
fusion with line (Ox) 471, -where exactly the same words are addressed by
the Man to Chronos in his speech of supplication. In this latter case,
the vocatives have a real function, which in the ecphrasis they seem not
to have. By contrast, the more gnomic, inscription-like line of Lips
appears more at home in a picture. However, such a view involves a
misunderstanding not merely of the kind of picture which we have to deal
with, but with the relationship in this poem of the allegorical pictures to
the narrative.

We are reminded how the Crone's Wheel, of section (i) above,
foretold the Man's imminent rise, even to the mentioning of the Unfortu-
nate, whose position at the foot of the 'steep of Misfortune' was discussed
in section (ii). So here it seems as though the picture set above the entrance
door of Chronos' castle is not an allegory of entirely general applica-
tion. Rather, it is a semi-magical sign to the Man alone, the chief charac-
ter of the poem. When he met the Crone, he was at the bottom of
the Wheel (but due to rise). By now he is in the position next to the
top, and the words he utters at line 471 are intended to suggest as much.
The poet intends us to remember the words of the inscription on Chronos'
gate. What the Crone saw in her Wheel, and vs-hat this picture shows,
becomes in each case the next thing to befall the Man.

The modern reader does not immediately appreciate the picture's
particular application to the Man alone. He tends to suppose that it is
the same for every traveller who sees it, and has equal significance for
all. But this imposes a rationalism essentially modern on something which
is deeply and insolubly ambiguous. The picture is in fact not a simple,
non-specific allegory introduced to 'dress up' the description of the
castle. It is there for the purpose of telling the Man (and the reader)
where on the VVheel he has reached, and what his next move is.

This line of reasoning makes Ox's text seem very appealing. But
there is another reason for preferring Ox's vocatives to Lips' line, which
has the character of a motto. We are told that Ox's inscription is written
'around' presumably around the Wheel. At once we are reminded of
the words which are supposed to issue from the mouths of the passengers
on the Wheels of chapter One. It seems likely that the appeal to Chronos
in Ox is equivalent to the words spoken by the figures rising to touch
the kings at the top of the Wheels of Tzamplakos and the Paris MS. The
figure in this picture (standing for the Man who is looking at it) seems
to be appealing to Chronos to be a mediator between Tyche and the
Man, in exactly the same way as the Man himself later does. It is possi-
ble that Ox's following line (absent from Lips) presents a garbled version
of such an appeal, for example : ['speak in my favour to] your mistress
Fortune'.

By contrast, the equivalent inscription in Lips is said to be written
in the book which Chronos holds, and seems intended as a general motto
for the picture. Although such a text makes good literal sense, it is infe-
rior to Ox's lines as an exposition of Wheel-imagery. Apart from the failure
of Lips' inscription to attach the Wheel to the individual fate of the Man,
the very site of the inscription Chronos' book is not very satisfactory,
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since we are told earlier that Chronos bears a register in which are written
the names of the Unfortunate. It seems likely that the 'book' in the
picture is that register.

To proceed with the description of the picture, the wild man has
been identified with the bottom-most figure of the Wheel, beneath the
feet of Fortune, and thus particularly at her mercy. That is the general
significance of the figure, but in view of the particular application to
the fortunes of the Man which has been sketched for this picture, it is
likely that the poet intends us to remember the Unfortunate of section
,(ii) above, who is the inheritor of our Man's lowly position at the bottom
of the Wheel. Ox says that this figure 'sits', while Lips says that he
'lies'. From what we have seen of the iconographical tradition of the
Wheel, we can say that the latter is the sounder possibility. His name,
as given by Ox is plainly nonsense : obstacle. Once again, Lips appears
to preserve a better reading.

Thus it is that, armed with the evidence of the iconographical tradi-
tion of the Wheel, we can pick our way through the various readings of
two very different texts, and establish a picture of some clarity. Without
the iconographical evidence, no such picture would have emerged. We
can sum up this picture as being very closely-related to the Wheel of the
Paris MS. Like the latter, it has no figures of Day and Night, no visible
means of rotation, and no figure of Death. In both Wheels, the passen-
gers seem able to make many repeated turns. The most striking difference
between the two is to be found in what might term the dramatis personae.
But the family likeness is otherwise strong.
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Les études sud-est européennes et leur histoire

POUR L'HISTOIRE DU PREMIER INSTITUT DES tTUDES
SUD-EST EUROPÉENNES EN ROUMANIE (I)

ANDREI PIPPIDI

Comme on n'a pas manqué de le rappeler à l'occasion du Me
Congrès international (Bucarest, 1974), les études du Sud-Est européen
coinues en tant qu'ensemble de disciplines scientifiques, réunissant
l'histoire, la géographie humaine, la philologie et, à leur suite, l'arehéo-
logie, l'histoire de l'art, l'histoire des littératures ainsi que celle du droit
et des institutions, auxquelles on a ajouté encore économie, sociologie,
éthnographie, folklore, etc., ont une certaine tradition. Sans essayer de
la faire remonter trop loin, il n'en est pas moins sûr que le début de notre
siècle, done la mème époque où s'imposait le problème des frontières
nationales des Etats balkaniques, qui mettait aux prises, partout au
Sud du Danube, avee une passion meurtrière, les mythes historiques des
bourgeoisies, vit aussi prendre naissance une nouvelle science, vouée
la découverte des caractères communs des cultures/civilisations sud-est
européennes 1. Cet effort de compréhension, dont la signification politique
ue saurait échapper à personne, avait été précédé par quelques initiatives
qui, malgré leur sens différent, ont contribué à lui aplanir la voie.

Ainsi, il faut citer d'abord l'activité des Académies, des Sociétég
Royales des Sciences et des Universités d'Allemagne, notamment celle,s
de Munich et de Leipzig. Dans cette dernière ville fut fondé en 1893
'Instant fiir Rurnanische Sprache, centre d'études philologiques créé
avec l'appui de certains membres de l'Académie Romnaine (B. P. Hasdeu)
et du gouvernement roumain (Take Ionescu, V. Arion), qui, grace 6, son
directeur, Gustav Weigand, allait prendre le rapide essor dont témoignent
ses « Jahresberichte *2. L'interruption de ses travaux fut compensée,

Ce disant, il y a deux possibles méprises à écarter. D'abord, l'ambiguité des termes
o culture * et o civilisation *, appliqués A l'objet de la recherche. Les études du Sud-Est euro-
peen ont gravité longtemps autour de l'histoire culturelle, prise dans son acception la plus
large, en attendant qu'on se tourne aussi vers le développement matériel des sociétés (M. Berza,
Les eludes du Sud-Est européen, leur rôle et leur place dans l' ensemble des sciences humaines,

RESEE s, XIII, 1975, 1, pp. 5-14). Ensuite, la comparaison, qui peut aboutir à proclamer
des e caractéres communs s, n'est pas nécessairement dirigée dans ce sens unique. Tudor Vianu
nous le rappelait : U nité ne veut pas dire homoginéi té l'unité est d'autant plus profonde
quand elle domine et se fait jour à travers la diversiti (Ades du Colloque international de
civilisations balkaniques, Si naia 8-14 junta 1962, p. 13).

2 Erster Jahresbericht des Instituts filr Rumimische Sprache ( Runidnisches Seminar) zu
Leipzig, 1894, pp. 111VIII. A noter cette déclaration : o Der Zweck des Seminars ist, Studen-

REV tTUDES SUD-EST EUROP., XVI, 1, P. 139-156, BUCAREST, 1978
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ten ohne Ansehung der Nationalitat in das Studium der rumanischen Sprache einzufuhren ,
und sie zum selbstandigen Lósen von Aufgaben auf dem Gebiete der rumAnischen Philologie
zu befalngen s. Au début, onze étudiants, mais leur nombre allait augmenter les années suivantes.
Weigand devait publier encore, en 1925-1928, la s Balkan-Archiv E Voir les mémoires
de son disciple, Sextil Puscariu, Cialare pe cloud veacuri (1895-1906), Bucarest, 1968.

3 Mitteilungen des Rumanischen Instituts an der Universital Wien, I, Heidelberg, 1914
On aVait ainsi repris, en 1911, A l'initiative de T. Maiorescu, ministre des Affaires Etrangéres
de Roumanie, l'activité du séminaire de philologie roumaine conduit en 1905-1906 par
S. Puscariu. Le départ de Meyer-Lubke pour Bonn mit fin à cet institut en 1916.

4 Succédant A la Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes (Gottingen-Bonn, 1837 1845).
6 Par exemple, l'ouvrage classique de Gustav Meyer, Turkische Studien, I, parut dans

Sitzungsberichte des K. Akademie der Wissenschaften zu Wien, philologische-historische Masse,
CXXVIII, 1893. Cependant, les orientalistes avaient leur Wiener Zeitschrift fur die Kunde des
Morgenlandes.

Avec la collaboration de savants tels que David Angyal, Albert Berzeviczy, Alexandre
Domanovszky, Vilmós Frakm5i, BAlint Homán, LudiAig Thalloczy, Eugen Dark 6, Gyula
Szekfu, Franz Babinger Fr. Eckhardt, Imre Lukinich et Constantin Jireèek. Dans cette compa-
gnie, un article signé, en 1913, par le premier-ministre de Hongrie, le comte Tisza, n'en est que plus
notable. L'utile revue de Budapest Tortenelmi Tár, fondée en 1878, cessa de paraltre en 1911.
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la veille de la première guerre mondiale, par Papparition a Vienne d'un
nouveau centre, dirigé par W. Meyer-Lizbke et ayant parmi ses colla-
borateurs Leo Spitzer, D. Caracostea, I. GrAmadà, St. Wgdkiewicz et
Ernst Gamillscheg 3. A Munich, autour de Karl Krumbacher et de son
Séminaire de philologie grecque médiévale et moderne qui, dès 1892, fai-
sait paraltre la Byzantinische Zeitschrift, s'éveillait l'intérét pour l'histoire
de ce coin de l'Europe qui abrita pendant plus d'un millenaire la civili-
sation byzantine. Une troisième direction de développement des recherches
sur le Sud-Est européen était celle marquee depuis 1876 par l'Archiro
für Slavische Philologie de Berlin. Enfin, nombre de contributions relatives
au passé des peuples de la Méditerranée orientale étaient presentees
dans la Zeitschrift der Deutschen Morgenleindischen Gesellschaft (Leipzig,
1847) 4.

Cependant, les philologues et historiens d'Autriche-Hongrie consa-
crant leurs etudes aux nationalités soumises à la domination des Hilas-
bourg Slaves, Magyars et Roumains , avaient à leur disposition
plus de publications, quoique moins spécialisées, en premier lieu les
« Denkschriften » (1851-1894) et les. « Sitzungsberichte » de l'Academie
de Vienne 5 ou, après 1880, la revue de l'Institut « flu österreichische
Geschichtsforschung » d'Innsbruck. Relayant l'Ungarische ReVite (Leipzig-
Vienne, 1881-1895), l'Ungarische Rundschau fiir Historische und Soziale
Wissenschaften, éditée par l'historien littéraire Gusztav Heinrich a Leipzig,
aura, de 1912 a 1917, un rôle considerable dans la science historique
magyare, en traitant des problèmes qui intéressaient également les autres
pays rattachés, durant le Moyen-Age, a la Couronne de Saint-Etienne6.
Sont encore a signaler, dans les territoires occupés en 1878 et annexes
en 1908, deux périodiques de Sarajevo, le Glasnik Zemaljskog Muzeja
u Bosni i Hercegovini (paraissant depuis 1889) et les Wissenschaftliche
Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina (1893-1912). A Zagreb,
l'Adadémie « Yougoslave » publiait les revues Rad (1867) et Starine
(1869). D'autres regions de la double monarchie participaient au méme
mouvement : la Dalmatie (Bullettino di archeologia e storia dalmata) en
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1876, la Slovenie (Izvestija Muzejskega dru§tva za Krajnsko) en 1891 et
la Bucovine (Jahrbiiche des Bukowiner Landesmuseums) en 1893. Le but
poursuivi par presque toutes ces publications était de multiplier les &mar-
ches pour l'investigation systematique des traditions nationales, alliant
la ferveur du patriotisme A, la lucidité de la critique historique, ce qui
était une orientation du débat nettement opposée à celle de mise chez
les interprètes viennois de Pidéologie officielle 7.

Avant même que fussent rassemblés par le patient labeur des
érudits les elements de la future synthèse historique, une conception de
l'ensemble économique et politique forme par les differents pays du
Sud-Est européen se fait jour dans les milieux financiers et diplomatiques
austro-hongrois et allemands sur lesquels la formule du « Drang nach
Osten » exerçait un irresistible attrait. De ce point de vue ,i1 y aurait
beaucoup à glaner dans les Mitteilungen des Osterreichischen Orientvereines
in Wien 8, organe d'une société qui, hors de toute preoccupation scientifique,
groupait des représentants de la bourgeoisie intéressée par le deve-
loppement des chemins de fer dans la péninsule Balkanique, ou dans une
revue dont le titre est tout un programme : Balkan-Revue, Monatsschrift
fiir die wirtschaftlichen Interessen des sädosteuropäischen Länder (Berlin,
1914-1918) 9. En réponse aux pressions politiques de l'heure, l'Univer-
site de Vienne recevra un seminaire d'histoire de l'Europe sud-orientale,
où enseignait en 1911-1912 le Roumain Ion Nistor (passé professeur
Cernauti), tandis qu'a Berlin on publiait la Zeitschrift für osteuropäische
Gesph,ichte et G. Weigand, toujours lui, s'efforçait d'organiser un « Institut
Sud-Est européen et islamique ».

L'émulation scientifique suffit pour expliquer l'éclosion contempo-
raine du byzantinisme russe, manifestée par la fondation du Vizantijskij
Vremennik dès 1894. Cependant, la creation, Palm& suivante, d'un
Institut archéologique russe a Constantinople, dont les travaux alimen-
tèrent de précieux volumes d'Izvestija, n'était peut-être pas depourvue
de certaines vues impérialistes, franchement affirmées par un V. Lamansky
et son école, qui prônaient la fraternité entre Russes, Polonais et Slaves
du Sud aussi qu'une étroite obéissance a la politique des tzars.

. En méme temps, les efforts de Leon XIII pour le retour à l'unité
de 5 ,Eglises separées amenaient la fondation de l'Institut Pontifical Ori-
ental de Rome, avec sa revue d'études orientales, Bessarione (1896).
Tout de suite après, en 1897, les Assomptionnistes de Kadi-köy, près de
Constantinople, recevaient l'imprimatur pour leur « revue de théologie,
droit canonique, liturgie, archéologie, histoire et géographie orientale »,
multiples tâches que les Echos d'Orient allaient remplir avec succès, tout

7 Celle-ci pent etre retrouvée dans une revue d'histoire militaire, riche de renseigne-
ments sur l'histoire roumaine ou balkanique, les Mitteilungen des K.u.K. Kriegsarcluos (Vienne,
1902 1914).

8 Voir la liste des membres de la société en 1908, qui comprend un depute roumain (N.
Xenopol), des hommes politiques de Bucovine (Alexandre Hurmuzaki, Nikolai von Wassilko)
et une dizaine de commerçants ou banquiers de Bucarest et de Galati. Les buts en étaient
analogues A ceux de la célèbre s Austro-orientalische Handelsaktionsgesellschaft s.

9 En 1919, A l'issue de la guerre, il y aura aussi, sous le titre France-Europe Orientate,
un s bulletin officiel du Comité National d'Expansion Economique dans l'Europe Orientate s,
avec l'appui de la Banque Marmorosch-Blank de Bucarest.
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10 On n'ignore pas qu'en 1938 l'Institut a été accueilli en Rournanie (jusqu'à la fin
de la guerre) et que sa revue, transformée en 1943 en Etudes Byzanttnes, a pris en 1946 le
nom de 1?evue des ¿ludes byzantines (Paris). Voir l'allocution inaugurale de N. lorga, dans la
Revue historique du Sud-est européen *, XVI, 7-9, 1939, pp. 300-302, et V. Laurent,

Les Eludes byzantines en Roumante, 1939-1946, «Rey, ét. byz. »,VI, 2, 1948, pp. 241-268.
On ne peut pas s'attarder ici sur les traditions de la recherche française dans les deux domaines
du byzantinisme et de l'orientalisme. Il suffira de mentionner les aperçus de Charles Diehl,
Eludes byzantInes (Paris, 1905), pp. 21-106, et d'Andre Mirambel, Orientalisme d'luer et d'au-
fourd'hui, Revue de l'Ecole Nationale des Langues Orientales s, 1, 1964, pp. 1-29.

11 Des journaux tels que Kcovrnotwavoún-oX14 r), des revues oubliées : Hccvadipco,.
srEcpvacrat4 D, 'ExxXirriccatcxòç ItIo'cpo; s.

12 Celle-ci appartient depuis 1932 à la Bibliothèque de la Societé Turque d'Histoirc.
13 L'évolution des lzvestia na istorieeskoto drujestvo, la revue de Zlatarski, Nikov et

Miley, fondée en 1918, est très instructive è cet égard. En outre, les travaux des historiens
bulgares paraissaient dans la Periodwesko spisanie na Balgarskoto Knijevno drujestvo (dont le
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en consacrant à Pactivité des Eglises orthodoxes une chronique » bien
informée mais parfois dénuée de mansuétude apostolique 1°.

L'histoire de Byzance et celle de la culture néo-hellénique avec de
profondes attaches dans la plupart des pays sud-est européens, ainsi que
la connaissance de la diaspora » agissante d'Alexandrie jusqua Venise,
doivent beaucoup, pour la publication des sources, A, des érudits comme
Sathas, Lampros, Gédéon, Veloudis et Mertzios, aux innombrables notes
et notules éparses non seulement dans les grandes revues AeMiov Ti¡ç
'EOvoXoytxrilq 'ETaLpeEag (fondée en 1893) et Nto; `EXX)rop..v-kuov (A,
partir de 1904), mais aussi dans 1"ExxXvnacmv.-7 'AX-r]Osí.oc (1880-1923)
ou méme dans les journaux 11. Relevons encore les mérites de 1"E)?opcxòq
OtXoXoymk ZIA?oyoq, organe de la Société littéraire grecque de Constan-
tinople, fondée en 1861 et douée d'une riche collection de manuscrits 12.

Dans l'Empire Ottoman, moins que partout ailleurs, les conditions
n'étaient guère favorables au développement d'une recherche scientifique
moderne et encline A, la collaboration internationale. Alourdie de nostal-
gies et de rancunes, l'historiographie ottomane s'en tenait avec candeur
A, des idées surannées sur sa mission. Elle manquait surtout d'un cadre
institutionnel, qu'on lui donnera seulement au tournant des années '30.

Par contre, on doit rendre compte avec le plus grand respect de
Pactivité des savants serbes qui avaient sur leurs autres collègues yougo-
slaves l'avantage de travailler dans un pays indépendant, sans porter
ombrage A, la censure. A Belgrade, à côté du Glasnik Srpskog it6enog drit§tva,
successeur du Glasnik srpske slovesnosti, l'Académie Royale possédait un
annuaire (Godanjak) et un autre organe, le Glas, les deux ayant commencé,
leur parution en 1887, tandis que le premier fascicule du Spomenik,
plus importante revue historique serbe, date de 1890. Si on dressait le
bilan de ces publications, et il ne faudrait pas en oublier d'autres (Delo,
par exemple), on ne peut qu'étre frappé par le choix des sujets, consciern-
ment dirigé vers l'histoire politique et abondamment nourri par l'explora-
tion des archives où s'illustrèrent J. Tomi6 et M. Gavrilovié. Il était
inévitable qu'en résunt une meilleure connaissance de l'histoire des
peuples voisins.

En Bulgarie aussi, tant que les &tides d'histoire nationale ne seront
pas grevées de ressentiments passionnels, elles entretiendront l'intérét
pour le passé commun des peuples balkaniques 13. C'est le réle rempli
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principalement par un périodique dii a la vitalité et l'énergie d'Ivan
D. Sigmanov (1862-1928), Sbornik za narodni umotvorenije i knijnina,
dont le début remonte a 1889. Il est significatif qu'à cette époque on
se soit approché de la nécessité d'une image synthétique du sujet propose
aux etudes du Sud-Est européen par les biais de l'histoire littéraire, de
l'ethnographie et du folklore. Ceci, A, cause de la méthode comparative, de
plus en plus répandue grace au rayonnement de la science allemande, et aussi
pour une autre raison : la moindre ingérence de la politique dans ces etudes,
tandis que l'histoire demeurait toujours politiquement engagée dans
le sillon du nationalisme romantique et post-romantique.

Il n'est done pas étonnant de voir igmanov exprimer en 1898 des
vues très justes, auxquelles sa participation a la vie politique de son
propre pays donnait encore plus de poids : « Mon ideal reste toujours
une entente cordiale entre les peuples balkaniques. Ce n'est que je crois
a une prochaine confederation d'ordre politique, mais que ne commen-
cerions-nous, nous autres litteratem.s, savants, artistes, par donner le pre-
mier exemple d'un rapprochement, en nous réunissant par exemple de temps
en temps dans les différents centres de nos Etats (Bucarest, Sofia, Bel-

' grad, Athènes) ! ». Intuition féconde, qui nous appa,rait aujourd'hui pro-
phétique : « Quelques congrès des savants balkaniques (voila un nouveau
terme), quelques expositions de tableaux communes, quelques excursions
même de simples touristes intelligentm, feraient plus pour nous faire
connaitre mutuellement que tous les actes diplomatiques. Que ne com-
mencerions-nous A nous faire comprendre, en apprenant toutes les lan-
gues principales des Balkans . . . » 14.

Ce n'est pas un hasard si ces opinions étaient exposées dans une
lettre (nous n'avons pas connaissance d'une telle declaration contenue
dans un ouvrage qu.elconque de imanov) et si cette lettre était adres-
see, le lendemain d'une visite a Bucarest, A, un Roumain, en l'occurrence
I. Bianu (1856-1935) 15. En effet, pour tout observateur impartial, la
Rouma,nie se révélait mieux préparée que les autres Etats du Sud-Est
en vue d'organiser la coopération intellectuelle dans cette region de
l'Europe.

On a pu le reconnaitre a travers l'énumération, forcement incom-
plète, des progrès accomplis par certaines recherches scientifiques en

titre ehange en 1911, lorsque l'Académie Bulgare des Sciences remplace l'ancienne Societe
litteraire) ou dans la revue de l'Université de Sofia, apres 1904. En 1905, L. G. Miletie fait
paraltre l'Annuaire de son séminaire de philologie slave : lzvestija na Seminara Po Slamanska
filologia pri Universiteta y So fija.

14 Elena Siupiur, La chanson du fare mort dans la poésie des peuples balkaniques et
la correspondance de I. D. Schischmanoff, B. P. Rasdetz et I. Bianu, tRevue des etudes sud-est
curopéennes », VI, 1968, 2, p. 359; Todor N. Ganev, Relations scientifiques et culturelles bul-
.garo-roumaines, 1869-1944. Documents, Sofia, 1973, p. 221 (et. ibid., pp. 267-268, a propos
de la traduction roumaine d'une etude de Sigmanov, dans e Convorbiri literare *, XXXVI,
1897, pp. 439-454, 540-566, 744-752).

14 Sur les relations de Bianu, depute liberal (1895), professeur d'histoire de la littéra-
ture roumaine (1902) A l'Université de Bucarest, membre et meme president (1929) de l'Aca-
démie Roumaine, avec les savants bulgares, voir aussi les lettres de N. Misu, agent diplomatique
de Roumanie A Sofia en 1903-1908, dans le recueil Scrisori catre loan Bianu, éd. par M. et
P. Croicu, II, Bucarest, 1975, pp. 265-272.
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16 Ces pages doivent une partie de leur information à l'excellent article de George C.
Soulis, Historical Studies in the Balkans in Alodern Times, in The Balkans in Transition,
éd. par Charles et Barbara Jelavich, Berkeley, 1974, pp. 421-438 Ont également fourni des
références : Viktor Novak, Outline of Yugoslav Historiography, in Dix armies d'historiogra-
phie yougoslave 1945 1955, Beograd, 1955; Georges Ostrogorsky, Histoire de l'Empire byzan-
tin, tr. fr. de J. Gouillard, Paris, 1969, pp. 25-47; Georg Stadtmuller, Geschichte Sudosteuropas,
Wien, 1950, pp. 401-415 (plut6t décevant du point de vue qui nous intéresse). Pour le dévelop-
pement des etudes d'histoire en Roumanie, on aura recours aux contributions de V. Maciu el
V. Liveanu à l'ouvrage collectif Introduction er l'historiographie roumaine jusqu'en 1918, Buca-
rest, 1964, A l'anthologie commentée par P. Teodor, Evolufia gindirii istorice romänesti, Cluj,
1970, ainsi qu'au répertoire de Sanda CAndea, Bibliografia lucrdrilor qUinfifice ale cadrelor didac-
tice. Universitatea Bucuresti. Seria Istorie, 1II, Bucarest, 1970.

17 Voir Adrian Fochi, Recherches comparies de folklore sud-est europien, Bucarest, 1972,
pp. 11-199.
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Europe centrale et orientale, à la charnière du XIXe et du XXe siècle16.
A coup stir, ce ne sont pas encore des études du Sud-Est européen, mais,
partant de l'intérieur comme de l'extérieur de cet espace géographique
et culturel, des contributions partielles dans plusieurs domaines, chacune
apportant des détails à classer. Nous avons déjà dit le rôle d'avant-
garde tenu quelque temps par la philologie qui, sous l'influence des
néogrammairiens, avait rapidement élargi son intérét, d'abord limité
une langue ou à un parler local, jusqu'aux frontières de la communauté
linguistique balkanique. Les traits communs présentés par le folklore
des pays sud-est européens n'ont pas manqué, non plus, d'attirer bientôt
l'attention des spécialistes 17 Seule, l'histoire, qui allait devenir la SCi-
ence de pointe des études concernant l'Europe sud-orientale, qu'on
veuille bien nous pardonner cette présomption mettra du temps pour
adhérer à la méthode comparative. Les aspects particuliers, le destin
individuel de chaque peuple s'imposaient en premier plan, cachant les
parallélismes ou les convergences. La préoccupation constante de l'unité
nationale à réaliser, sujette A, des préjugés politiques ou religieux, s'était
accentuée au début de la grande crise balkanique (ouverte en 1908), en
devenant un facteur de division. Là mkne on prenait corps la tendance
de traiter en bloc l'histoire des nationalités sud-est européennes, ce n'était
pas par amour de l'étude mais au nom d'un dogme impérialiste.

L'exemple devait done venir de la Roumanie. Nous avons déjà
retrouvé des Roumains mélés de près aux efforts de rapprochement
culturel entre les peuples du Sud-Est. L'Etat roumain, qui avait accédé

l'indépendance en 1877, réclamait autant que le respect des traités le
lui permettait, son droit à l'unité nationale mais, sauf des agitations
superficielles exploitées par une malheureuse politique à l'époque des
guerres balkaniques, il poursuivait cette vocation ailleurs qu'au Sud du
Danube. On pent croire qu'à l'impartialité, première condition de SUCC6K
de toute tentative pareille, s'ajoutait le prestige acquis au cours des
siècles d'autonomie, renouvelé sur les champs de bataille de Plevna et
finalement consolidé par la paix de Bucarest (1913). Dans la vie intel-
lectuelle du royaume, les études historiques et philologiques tenaient
une grande place, inséparable des actions de l'Académie Roumaine (fon-
dée en 1866-1867) et de la Commission historique (créée en 1910). Les
études slaves en particulier avaient été introduites en 1891 par la créa-
tion d'une chaire à l'Université de Bucarest pour Ioan Bogdan (1864
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1919)18. Une seconde chaire suivit, A, Jassy, en 1905, laquelle échut
A, l'un des premiers élèves de Bogdan, Ilie B.Arbulescu 19.

L'ainé de ces deux professeurs, ayant la solide préparation d'un
philologue, était rapidement devenu un des jeunes maitres de l'historio-
graphie roumaine, avec D. Onciul (1856-1923) et N. Iorga (1871-1940),
qui enseignaient A, la méme Université l'histoire des Roumains et l'his-
toire universelle. Leurs travaux paraissaient régulièrement dans les annales
de l'Académie Roumaine » (section historique). Tant que l'histoire de
l'historiographie roumaine n'aura pas été écrite le fascinant livre que
ce serait ! on ne pent pas encore rendre pleine justice A, cette fameuse
trinité qui s'efforTait de rompre avec les séquelles d'un nationalisme
excessif et d'imprimer une nouvelle orientation aux recherches : entendons
qu'ils exigeaient le retour aux sources, en donnant eux-mémes l'exemple
des éditions de chroniques et de documents aussitôt mises sur le chan-
tier2°. Cette minutieuse enquête aura dans Pactivité de chacun des trois
savants des conséquences d'une longue portée. Pour combler de grandes
lacunes dans l'histoire médiévale des Roumains, Onciul, en héritier de
Pérudition pointilleuse d'Ottokar Lorenz, a étudié le problème de la
continuité de Pélément roman sur les rives du Danube et la question des
rapports du Second Empire bulgare et du royaume de Hongrie avec les
premières formations politiques roumaines, les Etats féodaux de Valachie
et de Moldavie Partant de l'étude des anciennes institutions roumaines,
Bogdan a porté son attention sur les documents et les chroniques slaves

y compris des sources inédites bulgares et serbes , ce qui éclairait
bien des aspects des rapports politiques et culturels entre les Roumains
et leurs voisins du Sud 22.

12 Bogdan avait été l'éléve d'A. D. Xenopol à Jassy et de V. Jagie à Vienne, conti-
nuant ses études à Saint-Pétersbourg et Cracovie. Voir l'introduction de G. Mihàilä au volume
de loan Bogdan, Serien i alese, Bucarest, 1968, ainsi que Romanoslavica , XIII (recueil d'études
consacrées à Bogdan), Bucarest, 1964.

12 Pour parfaire ses études, celui-ci avait suivi des cours à Prague, Zagreb, Leipzig et
Berlin. Voir Al. Zacordonet, Filologia slam), dans le volume Contribuld la istoria dezvoltdrii
Universildiii din Iasi, 1860 1960, II, Bucarest, 1960, pp. 290-295.

20 Les grandes lignes d'un programme de travail, déjà ébauchées avec fougue dans la
brochure polémique de N. lorga, Opinions sinceres. La vie intellectuelle des Roumains en 1899
(Bucarest, 1899), seront précisées dans les discours de réception à l'Académie de Ioan Bogdan,
lstoriografia romärdi si problemele ei actuate (Bucarest, 1905), et de N. lorga, Doud concepiii
istorice (Bucarest, 1911). Voir encore N. lorga, Despre adunarea si tipdrirea izvoarelor relative
la istoria rondinilor (Bucarest, 1903) ; idem, Note entice asupra culegerilor de documente interne
rondinesti (Bucarest, 1903).

21 Voir t. SteMnescu, Diinitrie Onciul. 40 ans depuis sa mort, Revue roumaine
d'historie*, III, 2, 1964, pp. 227-242; idem, La formatton des Dais roumains dans la conception
de O. Onciul, ibid., XII, 1, 1973, pp. 5-19; D. Onciul, Serien i istorice, I II, éd. par A. Sacer-
doleanu, Bucarest, 1968.

22 Voir P. P. Panaitescu, loan Bogdan si studiile de istorie slavd la roma-ni, In Bulettnul
Comtsiei istorice a Romciniei, VII, 1928, pp. 21-32. Auteur de l'aperçu historique Romcinii
si bulgarti (Bucarest, 1895), Bogdan a publié : Diploma lui loan Cabman Asen din 1192, Con-
vorbiri literare s, XXIII, 1889, pp. 449-458, et XXIV, 1890, pp. 147-149; Un hrisovul
al regelui slrbesc Stefan Milutin, ibid., pp. 488-495; Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischcn
Geschichtschreibung, Archiv ftir slavische Philologie s, XIII, 1891, pp. 481-543; 0 poveste
sirbeascei despre impciratul Traian, Arhiva *, IV, 1893, pp. 321-323; Eine bulgarische
Urkunde des Caren loan Sracimir, s Arch. f. slay. Phil. *, XVII, 1895, pp 544-547; Cronica
lui Constantin Manasses, Bucarest, 1922.

10 C. 7726
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Pourtant, ce ne sont ni Onciul, ni Bogdan qui ont fondé l'Institut
des études sud-est européennes de Bucarest, mais N. Iorga, et c'est
lui qu'on tiendra, vingt ans après, pour <( l'historien balkanisant » par
excellence 23. En 1905 il n'était que (i le plus fécond et le plus conscien-
cieux des historiens de la Roumanie moderne » 24. Qu'est-ce qui a pu le
préparer au rôle insigne qui fut le sien, celui de jeter les bases d'une
nouvelle science ? Car, il faut bien le dire, ses études, de philologie
classique d'abord, puis d'histoire du Moyen-Age occidental, A Berlin,
Leipzig et Paris, après une licence ès lettres à Jass3T, n'allaient nullement
dans cette direction. Sans a,voir jamais maltrisé aucune des langues
parlées au Sud du Danube, il était, de son propre aveu, un autodida,cte
en ce qui concerne le slavon, dont il vaincra les difficult& par la lecture
des documents et des inscriptions qui lui offraient un incessant exercice25.
Mais dans l'enseignement de Karl Lamprecht il avait puisé le hardi
esprit de synthèse, l'ardente curiosité pour la psychologie collective, la
ferme croyance que la culture représente un puissant facteur de cohésion
A, l'intérieur des nations et bien plus que cela, le principal instrument de
toute cecuménicité26. Les directeurs français de sa thèse, Gabriel Monod
et Charles Bémont, lui avaient légué les principes d'une méthode rigou-
reuse, telle qu'on la pratiquait à l'Ecole des Hautes Etudes et autour de
la Revue Historique. Le choix mème du sujet de cette thèse, dont le
mérite revient A, Ch.-V. Langlois, l'ayant mené A rassembler la riche col-
lection des Notes et extraits pour servir et Phistoire des Croisades au XVe

ce travail le rapprochera du Sud-Est de l'Europe, lui ouvrant des
perspectives, plus tard renouvelées, sur l'Empire byzantin et l'expansion
ottomane 27.

Iorga devait parvenir A, la connaissance personnelle, directe, de
presque tous ces pays du Sud-Est au cours de ses voyages. L'un des pre-
miers, en 1897, l'avait mené à Raguse et ses recherches d'archives l'avaient
retenu un mois dans cette ville ravissante, dont la beauté est toute péné-
trée d'histoire 28 D'autres, en 1899-1907, avaient sillonné en tous sens
les terres roumaines, bien au-delA des frontières du royaume. En 1903,

23 M. Budimir et P. Skok, But el signification des ¿ludes balkantques, Revue interna-
tionale des etudes balkaniques o, I, 1934, p. 7: c'est Jorga qui, A cause de ses nombreux
ouvrages consacrés à l'histoire de l'ensemble des peuples balkaniques, mérite en effet d'étre
appelé, après Jireeek, l'historien balkanisant *.

24 Louis Petit, compte rendu de l'édition donnée par N. Iorga d'un récit du séjour de
Charles XII en Turquie, Echos d'Orient s, VI11,51, 1905, p. 189. Elu A l'Académie, Iorga
l'a dotée d'un Bulletin de la Section historique s, dont paraltront sous sa redaction 21 volumes,
de 1912 A 1939.

25 Voir l'autobiographie de Iorga, O vialei de om, cqa cum a fast, dans la dernière edi-
tion due aux soins de Valeriu et Sanda Rlpeanu, Bucarest, 1976, pp. 230, 339-340.

26 Sur Lamprecht, voir G. Lefebvre, La naissance de l'historiographie moderne, Paris,
1971, et les articles, écrits en 1905 et 1915, de Iorga, Oameni cart au fost, Bucarest, 1967, I,
pp. 109-110, et II, pp. 29-33.

21 M. Berza, Petite histoire d'un grand Mire: Philippe de MIzières (1327-1405) * par
N. lorga, RÉSEE *, XI, 3, 1973, pp. 443-459 ; Andrei Pippidi, N. lorga, historien de l'Orient
latin, dans le recueil N. ¡oiga, l'homme et l'ceuvre, édité par D. M. Pippidi, Bucarest, 1972,
pp. 157-174.

28 N. Iorga, O vialit de om, pp. 254-257; idem, Pagini alese, éd. par M. Berza, I,
Bucarest, 1965, pp. 229-230, 297.
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il était de passage à Belgrade 22 D. y reviendra en novembre 1913, A,
peine signé le traité de Bucarest, pour porter au roi Pierre I" la cloche
de Topola qui avait accompagné Karadjordje en son exil : aussi chaleu-
reux que l'accueil du souverain, celui de l'Académie Serbe, dont Iorga,
était membre correspondant depuis 1908, comprit des discours de Stojan
Novakovié et N. Vulid, ce dernier s'empressant de marquer le début
d'un rapprochement scientifique entre les deux nations amies *3°. La
Bulgarie et la Turquie d'Europe lui étaient déjà connues par un voyage
entrepris en juillet 190G qui lui donna Poccasion de noter, dans un livre
publié Pannée suivante, des scènes très pittoresques de vie quotidienne
et des impressions toutes fraiches de ses visites aux musées et aux monu-
ments. Pour un historien de Byzance et de l'Empire ottoman, tel qu'il
s'apprètait à devenir, Istanbul devait ètre une étape mémorable 31.

Apr& les voyages d'études, les Congrès : en avril 1927, la réunion inter-
nationale des byzantinologues lui permet de revoir Belgrade et de pous-
ser jusqu'à Skoplje, s'arrêtant en route à Ravanica, Nagorièani, Prigtina,
Graanica, et, au retour, à Krugevac 32 Ce n'est qu'en 1930 que, le troi-
sième Congrès des études byzantines se réunissant à Athènes, Iorga
allait venir en Grèce. Foulant cette terre classique, ni l'Acropole, ni Mycènes,
ni Delphes méme, inalgré Pimmanquable saisissement qu'elles produi-
sent, ne sauront triompher de sa passion pour la vie du petit peuple
des campagnes, si pen changée à travers les ages qu'on croirait rejoindre
l'époque byzantine 3. A cette occasion encore, l'historien roumain enta-
mait volontiers des négociations avec ses collègues en vue d'échanges de
professeurs entre les Universités du Sud-Est européen et il songeait
même A. une Union Académique sur un plan régional, ce qui eat entrainé
un vaste travail de bibliographie et de traductions.

A l'origine de cette collaboration qui s'est souvent manifestée
cours de l'existence de l'Institut des Uncles sud-est européennes il y
avait, naturellement, des rapports personnels d'amitié, tôt établis entre
N. Iorga, et des savants étrangers. S'il est vrai que nos relations nous
ressemblent, en ce sens qu'elles reflètent toujours la personnalité qui les
engage, et parfois méme certains de ses aspect,s insoumonnés, un examen
de l'immense correspondance scientifique entretenue par Iorga serait
du plus haut intérét. Quoique l'exploration de cette source soit encore à

2. N. Iorga, O zi la Bel#rad, o Samanatorul *, 1904, pp. 737-739, 769-771, notes de
voyage recueillies dans le volume Pe drumuri depdrtate, Bucarest, 1904. Cf. N. lorga, O
oiatd de om, p. 336.

30 Ibid., pp. 463-465; N. Iorga, Pagini despee Serbia de azi, Bucarest, 1914.
Cf. Activitalea parlamentará a lui N. lorga ca de putat al Colegiului II de Camerd din Prallova,
VAlenii-de-Nlunte, 1914.

31 N. Iorga, Prin Bulgaria laConstanttnopol, Bucarest, 1907. Ne devrait-on pas traduire
ou, au moms, rééditer ces 300 pages qui, à travers l'expérience d'un voyageur roumain d'il
y a son:ante-do: ans, gardent l'image étonnante d'un monde disparu ?

32 N. lorga, Memorii, V, pp. 199-205; idem, O maid de om, pp. 689-691 ; idem,
In Serbia de dupd reiziwiu, Bucarest, 1927.

33 N. Iorga, Memorii, VI, pp. 20-23; idem, O oialei de om, pp. 755-756. Voir surtouL
les notes de voyage et les conferences réunies sous le titre Veden i din Grecia de azi, Bucarest,
1931. C'est ici que se trouve le point de depart de ses réflexions sur o l'homme byzantin * et
sur o la vie de province dans l'Empire byzantin *, cf. Etudes byzantines, I, Bucarest, 1939,
pp. 313-325, et II, Bucarest, 1910, pp. 145-171.
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34 Scrisori Mire N. lorga, I, 1890 1901, éd. par B. Theodorescu, Bucarest, 1972,
p. 458. Cf. N. Iorga, Oameni cart au fost, II, p. 255-256.

35 Celle-ci parattra en partie dans la *Revue de l'Orient latin s, IVV et VIVIII
(et tirage A part, IIII, Paris, 1899-1902) au sujet de cette longue collaboration, voir les
lettres de Charles Kohler, rédacteur de la revue, pleines de tact et de dévouement (Scrisori
ceitre N. Iorga, pp. 471-492) et les trois derniers volumes A Bucarest, en 1915-1916.
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ses débuts, on tächera d'en extraire ici autant de renseignements qu'il
est nécessaire pour éclairer les premiers contacts de Iorga avec ceux de
ses collègues qui lui ont donné leur appui.

Parmi eux, G. Weigand, en 1899, accusant récéption de Ea vie
intellectuelle des Roumains, ne laisse pas d'avouer ses doutes quant A,
Putilité des critiques cruellement justes que Iorga avait exprimées dans
cet écrit de jeunesse. Ses conseils manifestent pourtant un sentiment
profond du rôle qu'avaient A, jouer les représentants de l'intelligentsia :
« Alle Kraft und aller Fleiss muss der Jugend besonders der academischer
Jugend gewidmet werden, in deren Hamden der einst die Leitung des
Staates liegen wird. Deshalb miissen wir Universitätslehrer vor aller der
Jugend ein Beispiel in treue Pflichterfiillung, in einfachen Lebenswa,nder
gehen und sie zu gediegener, objectiver Arbeit anleiten » 34. Or, tout en
refusant de se dérober A, la vie politique, Iorga accomplira jusqu'a sa
mort, avec une persévérance impressionnante, ce devoir, dont il croyait
comme Weigand qu'il était dévolu A tout enseignant et spécialement aux
historiens.

Les rapports du savant roumain avec C. J. Jirgek (1854-1917)
ont été beaucoup plus étroits et plus suivis. Dès le début de leur amitié,
après s'étre rencontrés à Raguse, Jirgek a reconnu tout l'intérét des
Actes et fragments relatifs et l'histoire des Roumains Bucarest,
1895-1897) « pour tous qui s'occupent avec l'Orient et les pays de la
presqu'ile Balkanique » et il propose a Iorga de publire a Belgrade la
série suivante des Notes et extraits 33. Une autre lettre, inspirée par les
Opinions sincères, pose d'autres problèmes, ceux-lA méme qui avaient
provoqué la réaction du jeune Iorga. Il s'agit du désarroi « fin de siècle »
éprouvé par la culturer oumaine, oil se traduisait la rapide transformation des
rapports sociaux dans le pays. Sur ce point, Jirgek regrette le manque
de patriotisme de l'aristocratie, qui menaçait d'échec le programme tra-
ditionnaliste et anti-cosmopolite de Iorga, et il apprécie justement la
situation, qu'il compare A, celle de Bulgarie, en recommandant a son ami
de se tourner vers « les autodidactes modestes, petits employ-6s, maitres
d'école, commerçants, officiers, etc., avides A, lire, A, savoir tout ce qui
s'attache A, leur patrie ». En effet, cette classe, la petite bourgeoisie,
beaucoup plus accessible aux idées de Iorga, lui fournira sa clientèle
politique et son public fidèle. Avec cela, des avis qui seront édiate-
ment suivis, celui auquel ils s'adressaient étant déja prét : «Il faut s'adres-
ser A la génération la plus jeune...Avec un journal mensuel, bien soutenu
avec de l'argent de la part du gouvernement ou des particuliers, on peut
faire beaucoup. Les ceuvres de la littérature nationale doivent être acces-
sibles dans des éditions populaires, comme en Allemagne, méme en Serbie
(les livres de la Kni2evna Zadruga" de Belgrade). La littérature doit
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vivre au cceur de la nation » 36. Ayant approuvé en 1899 la décision avec
laquelle Iorga s'était mis au travail (« En histoire critique de Roumanie,
il faut refaire tout »), cinq ans après, Jireèek salue avec enthousi-
asrue sa Geschichte des Rumeinischen Volkes (I II, Gotha, 1905)
« ceuvre magnifique », dont il pouvait dire « C'est la première histoire
de votre nation fondée sur des bases solides, comme l'exige l'art du
historien moderne » 37.

. A son tour, Iorga, qui avait rédigé cette ceuvre de synthèse en réponse
A la proposition de Lamprecht, lequel s'était chargé de la publication de
l'Allgemeine Staatengeschichte, avait recommandé en 1901 Jireèek comme
auteur d'une Histoire des Serbes pour cette méme collection, fonclée par
A. Heeren et F. Ukert. C'est done grâce A, l'intervention de Iorga que
Jire6ek, dont la Geschichte der Bulgaren, (Prague, 1876) était depuis
longtemps célèbre, donnera en 1911 son ouvrage fondamental, Geschichte
der Serben 38.

Les pourparlers avec Lamprecht portaient aussi sur l'offre d'écrire
une Histoire de l'Empire Ottoman. Il en était question dès 1901 et les
lettres échangées entre le grand érudit allemand et son ancien élève en
font mention fréquemment de 1903 à 1905, mais le premier volume ne
pourra paraitre qu.'en 1908 39.

En cette matière, peut-être faudrait-il citer aussi l'amitié,
discrète mais hale, du spécialiste anglais William Miller, venu aux études
sud-est européennes, comme Iorga, par le détour de l'histoire de l'Orient
latin et qui, après avoir écrit dès 1896 son livre The Balkans. Roumania,
Bulgaria, Servia and Montenegro (r ééditions en 1899 et 1908), publiait
lui-même une autre Histoire de l'Empire Ottoman dans la Cambridge
World History 40.

36 I.E. Toroutiu, Studii si documente ¡iterare, VIII, Bucarest, 1939 (1945 I), pp. 270,
278-279. Jireéek avait été ministre de l' Instruction publique en Bulgarie de 1881 a 1893.

37 Ibtd., p. 285, lettre du 14 octobre 1905.
38 La traduction serbe de ce classique, par J. Radonié, a connu deux éditions, en 1922

192zt et 1952. Voir N. Iorga, 0 viagi de om, p. 365; idem, Oamern cari au fost, II 86-89;
4 Bulletin de l'Institut de l'Europe Sud-Orientale o, V VI, 1919, pp. 1-3.

38 Geschichte des osmanischen Retches nach den Quellen dargestellt, I V, Gotha, 1908-1913.
Une traduction en turc du dernier tome, par B. Sitki Baykal, a paru a Ankara, en 1948. Cf.
M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, N. Iorga et l'histoire de l'Empire Ottoman, in N. lorga,
I' homme et l' oeuvre, pp. 175-186; idem, Nicolae lorga, a Romaruan Historian of the Ottoman
Empire, Bucarest, 1972. Voir la correspondance avec Lamprecht et, avant lui, avec Ch. Kohler
et l'éditeur Ernest Leroux, publiée par I. E. Toroutiu, op. cit., pp. 289-312, et B. Theodo-
rescu, Scrisori atre N. Iorga, pp. 464-468, 486-487, 492-493. Le premier projet de ce livre
date done de 1900. En outre, Toroutiu, op. cit., X, pp. 398, 490-493, public des lettres de
l'historien turc Kiazim et du diplomate roumain I. N. Papiniu au sujet de l'Histoire de l'Empire
Ottoman (l'ouvrage a été offert en hommage au sultan Méhémed V). Dans leurs comptes rendus,
K. Stissheim élogiait « der Rumane Nikolaus Jorga, trotz seiner Jugend einer der bedeutends-
ten zeitgenossischen Historiker Europas * (4 Orientalistische Literaturzeitung o, 1913, no. 10,
coll. 463-464) et E. Gerla-nd considérait l'auteur comme la meilleure autorité en ce qui con-
cerne l'histoire sud-est européenne (« Deutsche Literaturzeitung o, 1913, no. 13, coll. 817-818).

40 Le brouillon d'un compte rendu par Iorga de ce dexnier ouvrage, pour une revue alle-
mande, se trouve a la Bibliothéque de l'Acadénne de Bucarest, Correspondance Iorga, vol.
230, f. 128. Voir d'autres comptes rendus de ses travaux dans le o Bulletin de l'Institut pour
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Aux mémes circonstances se rattache l'épisode des relations de
Iorga avec Hans F. Helmolt (1865-1929), l'historien libéral allemand
qui, parti d'études sur l'Italie du haut Moyen-Age et sur Amalfi en parti-
eulier, allait se rapprocher de nos temps par ses travaux sur Frédérie
le Grand et sur Ranke, auquel il portait une admiration partagée par
Lamprecht et Iorga, jusqu'à donner son propre témoignage sur les hor-
reurs de la Grande Guerre ou à analyser la pens& historique de Kautsky,
mais qui demeure surtout Pinitiateur d'une Weltgeschichte plus origi-
nale dans sa conception que dans son exécution 41. Or, Helmolt doit
étre considéré parmi ceux qui ont forgé le terme « Sildosteuropa » qui,
précisément, entre dans le titre d'un volume de cette histoire univer-
selle 42 Il s'était personnellement chargé de la révision des chapitres,
das A, ses collaborateurs Karl Pauli et Heinrich von Wlislocki, sur les
Albanais et « les peuples du Danube », expression assez maladroite pour
&signer les Huns, les Bulgares, les Roumains, les Magyars et les Tziganes.
Pour une seconde édition, il envisageait en 1909 une refonte de cette
partie du texte qu'il confia A, Iorga, auquel il demandait aussi de mettre
A, jour les entrées du Meyers Grosses Konversations-Lexikon concernant
les pays balkaniques et l'Empire Ottoman ". Les six chapitres rédigés
en 1914 pour la Weltgeschiehte de Helmolt n'ont été publiés qu'après
la guerre, et encore avec les modifications tendancieuses qu'Armin Tine,
le nouvel éditeur de la collection, avait cru bon d'y introduire, sans aver-
tissement 44. Ces textes qui soulevaient la colère d'un ap6tre de l'Alle-

l'étude de l'Europe sud-orientale », I, p. 41, Ill, pp. 261-267, IX, pp. 1-15, X, pp. 87-88.
Nous possedons deux des lettres de Miller à lorga, du 11 février et du 26 mars 1922 (a J'admire
énormément votre force de travail et votre erudition a).

41 II est intéressant de noter que l'historien roumain A. D. Xenopol, dans une Etudr
critique sur une nouvelle histoire universelle, a Revue de synthese historique a, II, 8, 1901, avait
pris position contre Helmolt, defendant un point de vue europocentriste gm sera aussi celui de
lorga, son ancien disciple, sauf peut-etre dans son dernier ouvrage, inacheve, la Historiologie
humaine o. Voir ainsi l'affirmation : a L'histoire de I' hunianité ne pcut etre que l'histoire de cettc
civilisation qui est l'expression supreme de la force criatrice de l'esprit humain a (p. 11, italiques
de Xenopol). Cf. N. lorga, Manualul pentru istoria universald al studentului din anul preparator
al Facultdlii de Litere Bucarest, 1933, p. XXXV: o Le livre, si original d'aspect, auquel ont
contribué plusicurs savants allemands sous la direction de M. Helmolt, a fait beaucoup de
bruit et a provoque un vif débat. Par ce volumineux ouvrage on a essaye d'écarter le privi-
lege des nations de haute culture", en accordant une grande place aux cultures nationales iso-
lees, dans le large cadre d'une histoire complete de la civilisation Muni:line. Or, à part le fait que
le nombre des collaborateurs jete le désordre dans les jugements et brise toute possibilité
d'associations d'idées, la Weltgeschichte" de Helmolt, avec ses volumes sur les civilisations
prehistoriques d'Amérique et ses chapares de geographic, dédaigne ouvertement le principe qui
doit dominer toute veritable histoire universelle : à savoir que chaque civilisation mérite l'atten-
tion en rapport avec son originalité et sur tout selon l'influence a pu exercer sur le progres de
la civilisation universelle, sur le développement culturel de l'humanité, lequel forme le princi-
pal objet de l'histoire universelle *.

42 H. F. Helmolt (ed.), Wellgeschichte, V, Siidosteuropa und Osteuropa, Leipzig-Vienne,
1905.

43 Cf. Meyers Grosses Konversations-Lexikon, Vle edition, XXI, Leipzig-Vienne, 1909,
pp. 170-172, 417-418, 781, 825-826, 931-935, 939-940. Pour les lettres de Helmolt,
voir I. E. Torotaiu, op. cit., VIII, pp. 265-270, et, à la Bibliotheque de l'Académie, Corres-
pondance Iorga, vol. 239, f. 176 (11 avril 1914).

" A. Tille (ed.), Weltgeschichte, IV, Balkan-.Halbinsel, Leipzig-Vienne, 1919, pp. 215-218,
363-95, 396-432, 433-444, 445-487, 488-491. A cause de son desaceord avec la politi-
que de l'Allemagne, Iorga est désavoué dans l'Introduction (pp. NTHVIM. Cf. N. lorga, O
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magne militariste et qui n'ont jamais connu de Writable diffusion, ignorés
dans le pays même de l'auteur, reprennent et développent des -vues déjA
affirmées par Iorga depuis des années, au fur et A mesure que s'élargis-
sait l'horizon de ses préoccupations et que s'affermissait son dessein de
diriger les recherches scientifiques sur la région carpato-balkanique.

Relevons encore A cet égard la lettre d'un autre savant allemand,
Paul Marc, fondateur, avec Krumbacher, de la Byzantinische Zeitschrift.
Celui-ci assiure Iorga, en 1913, de sa chaleureuse sympathie pour Pidée
d'un Institut des etudes sud-est européennes : « Das ware freilich schim,
wenn ein Balkaninstitut die gegenwärtig so zerissenen Balkanviilker und
Parteien in einem haeren Sinne zusammenfassen wiirde. Mit herzlicher
Teilnahme verfolge ich die Schicksale all dieser uns so sehr am Herzen
liegenden Volker und Staaten, mit besonderer Sympathie blicken wir
dabei auf die stolze Entwicklung und ruhigsichere Politik Rumäniens »45.

Trop abondants pour qu'on puisse les rappeler tons, les témoignages
d'intérét et de haute estime des historiens balkaniques accompagnè-
rent Pactivité de l'Institut et de son fondateur dura,nt une trentaine
d'années, sinon plus. Une page de Iorga de 1928, au bout d'un rapide
aperçu des études islamiques, s'arrAte A ce jugement, qui est un doux
reproche « Jusqu.'à la guerre, les recherches de turcologie n'étaient pas
en faveur. Ma Geschichte des osmanischen Reiches, en cinq volumes, n'a
pas ébranlé cette indifférence »46. Cependant, lorsque l'auteur n'avait
pas encore achevé le dernier volume, il recevait (MA l'hommage recon-
naissant des savants turcs. L'un d'eux, le général M. Chakry, lui écrivait
pour le remercier de « l'impartialité parfaite dont vous faites preuve pour
exposer, comparer et juger les faits et les gens, pénétramt avec une finesse
merveilleuse la genèse des uns et l'Ame et l'esprit des autres, à l'encontre
des historiens ottomans et étrangers qui n'ont pu se retenir d'exagérer...
par suite de leur penchant personnel... J'ai done l'honneur de saluer en
votre personne le vrai historien de l'Empire ottoman » 47.

Des rapports amicaux entre Iorga et les historiens serbes ont com-
rnencé avant 1900. Il échangeait des publications avec Mihajlo Gavrilo-
yid, directeur des Archives d'Etat de Belgrade 48, et avec Stojan Nova-
kovié (1842-1915)49. De celui-ci, de son « intérét profond, grave et
serein pour les problèmes scientifiques », il devait garder l'image émue
qu'on retrouve daps un article écrit aussitôt après la mort de Novakovie
((A l'occasion de mon dernier voyage A Belgrade, je l'ai visité dans sa
maison patriarcale, semblable au logis d'un curé de Transylvanie ou

ojalá de om, p. 482; Bulletin de l'Institut pour l'étude de l'Europe sud-orientale, VVI, 1919,
pp. 57-58.

46 I. E. Toroutiu, op. cit., X, p. 465.
46 N. Iorga, Cronicile turcesti ca tzvor pentru istoria romdnilor, Acad. Rom., memoride

sectiunii istorice *, s. III, t. IX, 1928, p. 2. En effet, les s Mitteilungen zur osmanischen
Geschichte * de Vienne (1921-1926), pour dormer ce seul exemple, sont postérieures A la lére
Guerre mondrale. Voir Fr. Babinger, Quelques problèmes d'études islamiques dans la sud-est
europien, L'Europe orientale ., VII, 3-4, 1937, pp. 1-16.

47 I. E. Toroutiu, op. cit., X, p. 156, lettre du 5 juillet 1912.
46 Ibid., XII, p. 315; Scrisori cdtre N. lorga, I, pp. 513-514.
49 Bibliothèque de l'Académie, Correspondance Iorga, voll. 239, f. 58, 240, f. 410 et

241, f. 6.
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du Banat tout proche : un salon au plafond bas et aux meubles antiques ;
sur les murs il y avait des tableaux, des croquis contemporains de la,
jeunesse de celui qui se contentait de si peu. Par une petite porte a fait
son entrée le grand vieillard, ses lunettes profondément enchAssées dans
les orbites, tel un de ces érudits du XVIII' siècle qui mouraient la plume
à la main, poursuivant une dernière explication que d'autres allaient
désormais trouver. Son parler lent et timide ne laissait nullement voir
la conscience qu'il devait pourtant avoir de sa haute valeur »50. Plus.
assidue encore a été la collaboration établie en 1908 avec Jovan Radoni6
(1873-1956), malgré leur désaccord passager au moment des trait&
de Versailles 51. L'un des directeurs de Delo, le professeur à la Faculté
de Droit de Belgrade Lazar Markovie, sollicite pour sa revue, en 1915,
un article de Iorga, « comme à un ami prononcé de l'entente serbo-rou-
maine » (ailleurs, il dit : «ami sincère et dévoué du peuple serbe ») 52. Ayant
été élu membre correspondant de la Société historique de Novisad 531 Iorga,
propose Pélection comme correspondants de l'Académie Rounraine de
l'archéologue serbe N. Vulie et de l'historien croate Ferdo von Sisie,
proposition adoptée dès le 31 mai 1930 54.

A cette même occasion, il a fait élire correspondants C. A. Sotiriou,
directeur du Musée Byzantin d'Athènes, et le professeur A. M. Andreadés,
ceci à la veille du Congrès des études byzantines. Le savant roumain
connaissait de longue date Pceuvre des collègues grecs avec lesquels
tentait d'établir des contacts. Il a évoqué avec respect ceux-là qui étaient
ses ainés, associés à la m'ème tAche. Sathas, qu'il avait rencontré
Venise en 1894, Lampros55. Il a étroitement collaboré avec Manuel
Crédéon (1851-1943), en éditant d'après ses copies plusieurs centaines
de documents grecs, dans le XIV' volume de la collection Hurmuzaki.

55 N. Ioga, Oameni cart au fost, II, pp. 27-29. Au moment de la retraite serbe devant
les envahisseurs, lorga, pensant au chagrin, qu'il ressentira bleat& éprouvé par le
vieux sage, contraint de quitter ses livres bien-aimés, parmi lesquels il avait mené son travail r
faisait sienne aussi sa douleur à la nomelle que le drapeau noir et jaune flotte sur la forte-
resse d'Eugène de Savoie *.

51 Des lettres de Radonié aux Archives de l'Académie Roumaine, dossier A-7-1914 (pour
son élection comme correspondant) et à la Bibliothèque de l'Académie, Correspondance, lorga,
vo 11. 228, ff. 415-417, 231, fi. 20-21, et 241, f. 49, datent de 1913-1914. Des comptes
rendus par lorga sur les travaux de Radonie dans le Bulletin de l'Institut pour l'étude de
l'Europe sud-orientale *, I, pp. 54-55 et 189-190; VVI, pp. 18 20 ; VI, pp. 45-5()
et 50-52. Voir N. lorga, Un prielen sirb, Neamul RcniAnesc s, 9 novembre 1908, ou idem,
Romania, vecinii sai si chestiunca Orientului, VAlenii-de-Munte, 1912, pp. 89-90.

52 Lettre du 11 avril 1930, dans noire collection, signée St. Stanojevie.
53 Bibliothèque de l'Acadèmie, Correspondance, lorga, sol. 238, ff. 67-68, 142-143_

54 Academia Romfing. Anale o, L, 1929 1930, P. 218 : la proposition est signée
par N. lorga, A. Lapedatu, N. M. Popescu (historiens), A. Radulescu et I. Inculet (juristes).
Voir ibid., LIII, 1932-1933, sur l'éléction de Stanoje Stanojevié. En 1931, Iorga écrit pour les_
Mélanges offerts à M. Re§etar une note, L'histoire et les historiens de Raguse *, après avoir
dédié à F. sitie Croates en pays roumains (Si§iev zbornik, Zagreb, 1929, pp. 197 199).
En revanche, une lettre du savant croate, le 22 avril 1936, lui exprime la plus vive
gratitude pour l'hospitalier accueil et soin lors de notre inoubliable séjour dans votre belle
capitale, au Congrés des historiens o (notre collection).

66 C. N. Sathas, Bulletin de l'Institut pour Vehicle de l'Europe sud-orientale *, I, 6,
1914, pp. 123-124; Spiridon Lambros, Neamul romAnesc o, 67, 30 septembre 1916 (cf. N.
lorga, Reizboiul nostru in note zilnice, II, pp. 183 184); Spiridon Lambros, o Neamul romii-
nesc *, 193, 1919 (cf. Oameni cari au fost, III, Bucarest, 1936, pp. 26-27).
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Bucarest, 1915-1917)56. Le volume précédent, recueillant également
des sources grecques de Phistoire roumaine, avait été préparé dès 1909
par A. Papadopoulos-Kerameus et publié en 1913-1914 par PAcadérnie,
toujours grace a N. Iorga. Plus tard, en 1924, Iorga inyitera en Roumanie
S. .Kougéas à la première assemblée internationale des byzantinistes.

On est agréablement frappé de l'abondance des témoignages d'amitié
échangés entre notre historien et les représentants de la science bulgare.
La correspondance de Iorga avec I. D. Sigmanov, dont il avait fait
la connaissance a Bucarest, dans la rédaction des « Convorbiri literare »,
revue dirigée alors par I. Bogdan 57, débute en 1912, pour n'étre réprise
qu'en 1914, lorsque, en réponse aux regrets de son confrère (« Quel
beau rève faisions-nous jadis vous vous en souvenez ! et quelle
triste réalité ! »), celui qui, entre temps, avait fondé un Institut et une
revue réaffirme les principes qui l'y avaient déterminé : « Rien n'est
changé dans mes sentiments et dans mes idées. Il faut nous connaitre,
nous entraider, nous défendre côte à côte contre les compétitions des
Plus puissants que nous. On arrivera à s'aimer, j'en suis certain. Est-il
besoin de vous dire que je garde le meilleur souvenir de l'homme poli-
tique bulgare qui, a Bucarest, tout en nous témoignant des sentiments
d'amitié sincère, nous exhortait A, un labeur ardu pour maintenir notre
place au monde? J'ai souvent répété ces paroles d'une ame forte et
loyale. J'aurais bien désiré vous revoir et revenir a Sofia, qui a beaucoup
grandi et embelli, a ce qu'on me rapporte. Il y a, malheureusement,
cette tension qui m'empêche encore de vous dire tout le bien que je
pense de votre nation. Ayons tous les deux le courage de lutter de front
contre les préjugés dans l'intérêt de nos peuples eux-mêmes ! » 58.

L'année suivante, en 1915, l'historien bulgare N. Miley demande a
Iorga des indications sur les sources a étudier à propos des luttes menées
au XVIe siècle par les peuples des Balkans contre la domination otto-
mane 59. On devine la chaleur de l'accueil fait à cette sollicitation d'après
la, réplique de Miley : « Merci pour les paroles pleines de sympathie pour
la Bulgarie qui terminent yotre lettre. Il faut rendre cette justice aux
Bulgares qu'ils ne sont ni rancuniers, ni jaloux de leurs voisins. L'idée
de la solidarité balkanique trouvera toujours chez nous des partisans
résolus, A, la condition naturellement que les droits de tous soient respectés
et que les sacrifices soient port& en commun. Si l'alliance balkanique
avait été conçue, les tristes événements de 1913 auraient été évités et

56 Bibliothèque de l'Académie, Correspondance Iorga, vol. 238, f. 351, cette carte de
visite : * D. RUSSO renaercie de tout cceur M. Iorga pour Hurmuzaki XIV qui, avec les volu-
mes qui vont suivre, constituera la plus précieuse mine pour l'histoire des relations culturelles
entre l'Orient hellénique et les Principautés. Bucarest, le 17 mai 1915 *.

o T. Caney, op. cit., p. 254. Aussitlit après, le 13 juin 1904, Iorga fait paraitre dans sa
revue * SAmanatorul * un article (Romdni ii bulgari), en signalant les vastes connaissances et
les vues originales * du savant bulgare. Il ajoute : M. Si§manov a pensé à une section de
hvres roumains à la Bibliothèque d'Etat de Sofia ainsi qu'à des traductions du roumain en
bul gare qui feraient connaitre à ses compatriotes notre 'Arne dans son expression la plus achevée
et la plus authentique ( N. Iorga, Romdnia, vecinii sett ii chesttunea Orientului,
pp. 3-9). Cf. idem, Discursuri parlamentare, I, 2, Bucarest, 1939, pp. 167, 173.

58 T. Ganev. op. cit., pp. 250-253.
59 I. E. Toroutiu, op. cit., X, pp. 468-469, lettre du 24 février.
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6° Bibliothèque de l'Académie, Correspondance Iorga, vol. 238, ff. 362-363, lettre du
7/20 mai 1915, publiée par N. Iorga, Une lettre de N. MIleff, (i Bulletin de l'Institut pour
l'étude de l'Europe sud-orientale a, II, 1915, pp. 361-363. L'estime pour la valeur scientifique
de Miley, ainsi que pour ses opinions politiques, ressort aussi des mots de lorga après sa mort
tragique : Chez nos voisins, il &tall peut-etre l'esprit le plus cultivé, historien mattrisant les
plus situ-es méthodes, calme et interessant dans son récit, presque dépouillé des préjugés soi-
disants nationaux s (0amem cart au fost, III, pp. 192-193, article de o Neamul romanesc a,
XX, 57, 11 mars 1925). Y voir également cet aveu : Dernièrement, il a essayé de reprendre
nos relations. Certains souvenirs étaient encore trop récents, ce n'a pas été possible. Je dois
pourtant declarer que je n'ai refuse qu'avec un profond regret ».

61 Bibliothèque de l'Académie, Correspondance Iorga, vol. 238, ff. 333-334, lettre du
11 mai 1915. Lorsque Radev fut passé à la legation de Washington, lorga le revit en 1930 (0
vialei de om, p. 776). Voir aussi Memorii, VI, Bucarest, 1939, p. 92.

62 T. Caner, op. cit., p. 254, lettre du 3 novembre 1924. En 1919, de Kiev, par Ventre-
mise d'un S. R. georgien, Simanov s'était déjà rappelé au bon souvenir de son collègue roumain
(N. Iorga, Memorn, II, p. 157).
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notre péninsule aurait présenté aujourd'hui un admirable spectacle de
force et d'unité. Cependant, inalgré la malheureuse expérience d'un
passé très récent, les Bulgares sont encore préls aux sacrifices, s'ils ren-
contrent les mêmes dispositions chez leurs voisins. Puissent les hommes
politiques de nos pays se pénétrer de la raison des événements et de la
logique implacable de l'histoire »60. Le méme langage était alors tenu
précisément par le ministre de Bulgarie à Bucarest, S. Radev, historien

qui, en remerciant Iorga de son récent livre, Histoire des
Etats balkaniques à l'époque moderne (Bucarest,1914), ajoute : « J'admire
sans réserve les vues générales qui dominent votre ouvrage. Des péripé-
ties multiples et compliquées par lesquelles ont passé les penples balka-
niques vous avez dégagé des enseignements de la plus haute portée et
que les diplomates ne sauraient assez méditer. J'espère pouvoir faire
traduire cet ouvrage si suggestif à tant de points de vue et le publier
Sofia, »61.

Sur ce, en 1916, éclate, pour la seconde fois, la guerre entre les deux
pays, éloignant ce projet et tant d'autres, conçus en vue de leur rappro-
chement culturel. En 1924, une lettre de gmanov rouvre le débat des
deux savants dont le besoin de voir clair et d'assurer l'avenir était cer-
tainement égal : « Jadis vous étiez si bon de vous souvenir de temp s
en temps de moi, quand paraissait un nouvel ouvrage ou étude de vous !
Les guerres des 10 dernières années ont, hélas, interrompu une pratique
qui était un grand signe d'amitié de votre part et qui me donnait la
possibilité d'ètre en constant contact spirituel avec vous. Ne serais-je
plus digne de votre attention? Savez-vous que je garde encore votre
portrait sur mon bureau de travail? » 62 La réponse ne tarde pas, déplo-
rant « ces tragiques erreurs » et assurant que « malgré tout ce qui s'est
passé, contre notre intérét et notre sentiment de dignité nationale, il n'y
a pas de malheur atteignant la Bulgarie que nous considérions autrement
qu'avec des sentiments de sincère reg,ret ». Il y a plus : « Votre désir
de connaitre ce qu'on a travaillé ici pendant ces années si profondément
troublées parait, en tout cas, surtout s'il est partagé, ouvrir de légères
perspectives d'un avenir meilleur, au moins pour les échanges scientifiques
Plus optimiste, igmanov reprend : « Nos intérêts économiques et intel-
lectuels nous pousseront indubitablement vers une union, méme étroite.
Seulement, nous autres, meneurs intellectuels des peuples, devons tout
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fake pour later cette évolution naturelle des choses. Cherchons done
ce qui nous rapproche et non ce qui nous désunit ». Une telle formule était
un bon départ et bien faite pour gagner l'adhésion de Iorga. Aussi le
sent-on moins 0'116 dans la lettre suivante pour offrir des livres roumains,
pour en demander d'autres qui enrichiraient la bibliothèque de son Insti-
tut (« son fonds bulgare est presque nul, et cependant la Bulgarie forme une
partie importante de ce Sud-Est de l'Europe »), pour conférer sur les
meilleures solutions qui permettraient une collaboration future : « Je
désire de tout mon cceur que les anciens sentiments reviennent, ceux que
j'ai personnellement toujours cultivés et répandus. Mais il faut se débar-
rasser auparavant de nombreux préjugés et d'illusions dangereuses et,
surtout, chercher à pénétrer un peu dans llme de l'autre, de celui
dont on recherche l'amitié. Sans cela, rien ne dure : la politique des
intéréts est au gré du changement fatal de ces intérêts eux-mêmes. Se
réunir pour une ceuvre défensive est bien peu de chose ; l'essentiel est
de 'se réunir pour l'ceuvre positive de la création. Et Dieu sait s'il y a a,
créer dans ce coin perdu d'Europe qui s'étend de la steppe hongroise aux
Détroits... » 63.

Après la mort de igmanov, les efforts semblables se poursuivent,
quoique avec moins de succès. Une lettre de 1928 de Marcel Emerit,
alors assistant à la Faculté des Lettres de Bucarest, à St. S. Bobéey
(1853-1940) le suggère" :» J'ai transmis votre salut à M. Iorga. L'éminent
maitre ne me semble pas très disposé A, se rendre A, Sofia. Peut-être,
si vous désirez l'attirer dans votre pays, feriez-vous bien de vous adresser
d'abord a, des universitaires iorgistes qui prépareraient le chemin ». Car,
ajoute-t-il, en nommant D. Gusti et N. Cartojan, è beaucoup de profes-
seurs roumains voient d'un très bon ceil l'idée d'un rapprochement
intellectuel entre la Roumanie et la Bulgarie »65. Effectivement, en 1930,
lorsque Iorga, a désigné comme correspondants de l'Académie Roumaine
plusieurs savants des pays balkaniques, il a écrit ces lignes d'une noble
probité « Il est impossible de disjoindre les études concernant l'ancien
art dans le Sud-Est de l'Europe. C'est pourquoi tout ce qu'écrit sur
l'art de son pays M. André Protitch, directeur du Musée de Sofia, nous
est utile, à nous aussi. En l'élisant membre correspondant de notre Aca-
démie, nous ferions la preuve que la science roumaine n'est pas dominée
par les éphémères passions qui peuvent diviser des peuples dont les points
de contact dans le présent comme pour le passé sont si nombreux »65.

63 T. Ganev, op. cit., pp. 255-265. Cette correspondance aussi finit par un éloge funèbre :
a La Bulgarie vient de perdre le plus sage de ses intellectuels qui ont conquis une place au
premier rang de la vie politique ... esprit de structure occidentale, formé par de vastes lectures,
rèsolution indomptable en faveur de l'ceuvre de création, jugement jamais troublé par les pas-
sions éphémères » (Oameni cari au fost, III, pp. 261-262). Voir ibid., IV, pp. 221 222 (nécro-
logic de Lydia gi§manova-Dragomanova, en 1937). Dans une lettre du 5 septembre 1937, de
notre collection, l'écrivain Dimitri i§manov remercie lorga des a paroles si senties et si vraies
que vous avez bien voulu consacrer à mon père et à ma mère ».

64 T. Ganev, op. cit., p. 35. Que le vénérable correspondant de l'Institut de France,
l'ami constant des Roumains, nous pardonne de divulguer, après un demi-siècle, ce petit mouve-
ment d'irrespect juvénile.

65 0 Academia romanA, Anale, Dezbateri L, 1929-1930, p. 217. En 1936 c'est encore
lorga qui recommande G. I. Kazarow pour l'élection à l'Académie (T. Ganev, op. cit., p. 108
110) ; la réponse de l'archéologue bulgare, dans notre collection, est du 10 juin 1936.
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Après avoir parcouru ces lettres, infime part de la correspondance
regue et envoyée par Iorga, on a le sentiment d'avoir Welt avec ha un
quart de siècle, ces années on il était devenu mie formidable autorité
de la science historique internationale, clans les congrès on il était aimé
et craint A, la fois, attirant par son érudition et son charme, mais aussi
heurtant par ses emportements et ses jalousies, en méme temps qu'il
parvenait au sommet des honneurs et des dignités politiques. Autour
de lui, deux générations s'étaient succédée, la troisième, celle de se
premiers élèves, étant (MA, installée en chaire, et pour les suivants, dont
certains dressaient devant lui leur impatiente ambition, le temps venait
de prendre la relève. Les circonstances n'étaient pas moins changées.
Quoique réunissant les anciens alliés de 1913, l'Entente balkanique (1'934)
que la menace d'une nouvelle guerre avait fini par imposer, avait un tout,
autre caractère. La préoccupation de conserver le statu-quo dans la paix
avait remplacé la poursuite, par tous les moyens, de l'unité du territoire
national. Seuls demeuraient actuels les principes qui avaient guidé les
actions de la Roumanie depuis l'époque on l'on avait fondé l'Institut
des études sud-est européennes. Il nous faudra, h présent y revenir,
pour mesurer, le long du trajet suivi, les progrès faits et pour rendre
compte de la situation politique qui justifie cet humble fait : la création
d'un institut avec sa revue.
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INFORMATIONS NOUVELLES CONCERNANT LES VILLES PORTUAIRES
DES BOUCHES DU DANUBE AU MOYEN AGE

Deux livres publiés ces dernières années et consacrés A la presence de Genes dans le
bassin de la mer Méditerranée la mer Noire y comprise nous renouvellent l'occasion de
glaner et mettre en évidence quelques informations nouvelles, fournies par des actes notaries
génois rédigés à Caffa au moyen Age et se rapportant à l'histoire des villes portuaires sises
dans la région du delta danubien. Certes, on lira avec profit les etudes et commentaires très
pertinents, voués par les auteurs de ces livres à Génes méme et aux divers aspects de son
activité, du XII le siècle jusqu'à l'ouverture des voies maritimes qui devaient mener, au delA
du détroit de Gibraltar, A la découverte du Nouveau Monde 2. Il sera pourtant aisé de compren-
dre l'intérét tout naturel que l'on accorde chez nous aux questions d'histoire locale. Aussi
avons-nous estimé serait utile d'en dresser le bref compte rendu qui fera l'objet de ces notes.

Les actes notaries que nous avons retenus à cette fin ont été instrumentés à Caffa, en
,1371 3 et 1381 4.

1° Deux actes passés par devant le notaire Ricobono de Bo:olo le 20 mars 1371 repré-
sentent la solution d'un contrat de prét A gage immobilier, conclu en 1369 et camouflé sous la
forme d'un contrat de vente 5. Parmi les personnes dont on fait mention dans la teneur des
actes précités, on en trouve qui avaient été signalées dix ans plus -Wt., en pleine activité,
Kilia. C'est le cas en premier lieu comme le remarque justement Mlle Balletto d'un cer-
tain Cosma de Cressino, cité en qualité de membre du consilium bonorum virorum qui avait
assisté le consul de Caffa, pour rendre la sentence dans ce litige, le 13 mars 1371 6. En effet,
on le trouve mentionné à plusieurs fois, sous le nom de Cosmael de Cressino, dans les actes
rédigés à Kilia par le notaire Antonic di Ponzél7. Burgensis et habitator Peyre, selon son état
personnel a, Cosmael de Cressino résidait méme à Kilia ; c'est dans sa maison que le notaire
Antonio di Ponzò instrumenta, le 12 mai 1361, un conlrat de change 9. En 1371, Cosmael
de Cressino s'était sans doute établi depuis quelque temps A Caffa, se que lui a permis
d'étre désigné membre du consilium bonorum virorum. D'ailleurs, le fait qu'il avait abandonne
son établissement et, par consequent, ses affaires de Kilia peut s'expliquer, à notre avis, par
l'expansion roumaine dans la region des Bouches du Danube, plus marquee sous le regne
du voivode de Valachie Vlaicou (1364-1377). Il est notoire que ce prince accorda un privi-
lege aux négociants saxons de la ville de Brasov, le 20 janvier 1368, en leur concédant des

Gabriella Airaldi, Studi e documenti su Genova e l'Oltremare. Collana storica di font'
e studi diretta da Geo Pistarino, 19 (Università di Genova. Istituto di Paleografia e Storia
medievale). Génes, 1974, 364 p. + IV pl. hors texte ; Laura Balletto, Genova Mediterraneo
Mar Nero (sec. XIIIXV) (Civic° Istituto Colombiano Studi e testi serie storica, 1).
Génes, 1976, 293 p. V. également les notes que nous avons publiées dans cette revue, XIV,
1976, p. 522-529 et XV, 1977, p. 113-128.

2 V. par exemple les etudes de Mlle Airaldi sur l'organisation de la chancellerie de Caffa,
l'institution des notaires des comtes palatins génois et la legitimation des enfants naturels
Génes (G. Airaldi, op. cit., passim) et celles de Mlle Balletto sur les multiples aspects de la
presence génoise en Méditerranée, Egée et iner Noire (L. Balletto, op. cit., passim).

3 L. Balletto, op. cit., p. 197-267.
4 G. Airaldi, op. cit., p. 33, 50.
5 L. Balletto, op. cit., p. 200-203 (et le commentaire, ibtd., p. 197-200).
6 Ibid., p. 199 (commentaire), 201 (texte).
7 Gen Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Alti rogati a Chilia da Antonio di Pon:6

(1360-61). Collana stoma di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 12 (Università di Genova.
Istituto di Paleografia e Storia medievale). Génes, 1971, doc. n°8 78 p. 136-137; 79 p.
138-139; 80 p. 143; 95 p. 173; 98 p. 179 (d'après L. Balletto, op. cit., p. 199 note 3).

Mêmes documents.
9 G. Pistarino, op. cit., p. 173.

REV ÉTUDES SUD-EST EUROP , XVI, 1, P 157-164, BUCAREST, 1978
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Publié dans la collection E. de Hurmuzachi par N. Iorga, Documente przoiloare la
ilxma romdralor (Documents relatifs à l'histoire des Roumains), XV, 1, 1358-1600, Bucarest,
1911, doc. n° H, p. 1-2.

Pour l'interprétation de la clause concernant le transit par Braila, V. M. Holban, Contri-
bald la stadial raporturilor din/re Tara Romaneascd si Ungarza angeviner ( Problema
efectzve a Severinultzi si a suzeranitiitii in legetturd cu drumul Brealei) (Contribution A l'étude
des rapports entre la Valachie et la Hongrie durant la période angévine. Le problème de la
possession effective de Severin et de la suzeraineté par rapport A la vote de Braila, Studii, XV,
1962, p. 338-344, cf. Dinu C. Giurescu, Tara Romaneascd in secolele XIV XV (La Valachie
aux XlVeXV° siècles), Ed. stiintifica, Bucarest, 1973, p. 174 et la bibliographic donnée en note.

11 Publiés par Silvana Raiteri dans le volume : Giovanna Balbi-Silvana Raiteri, Notai
genovesi in 01/reinare. Atli rogati a Caffa e a Licostomo (sec. XIV). Collana storica di fonti e
Audi diretta da Geo Pistartno, 14. Gènes, 1973, p. 197-223.

12 L. Balletto, op. cit., doc. n° 1, p. 202.
13 Ibtd., p. 199 et G. Pistarino, op. cit., doc. n° 9, p. 16.
14 L. Balletto, op. cit., p. 214-235.
16 Ibid., p. 236.
16 Ibid., p. 256 (mentions dans le texte du registre, p. 216, 221-223, 231-232).
17 Ibid., p. 252-253 et G. Pistarino, op. cit., doc. n° 65 p. 113.
28 L. Balletto, op. cit., p. 223.
/9 Ibid., p. 252-253 et S. Raitcri, op. cit., doc. n° 5 p. 203.
20 G. Airaldi, op. cit., doc. n° 6 p. 50.
21 N. Iorga, Acte si fragmente cu privire la istoria romemilor (Actes et fragments concer-

nant l'histoire des Roinnains), I, Bucarest, 1895, p. 5.
22 V. le tableau publié par nous dans la note Nouvelles éditions d'actes notariés instru-

ment& au XlVe siecle dans les colonies génoises des Bouches du Danube. Actes de et
de Licostomo, RESEE, XV, 1977, p. 127-128.
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facilités pour le commerce de transit par Braila, dirigé donc vers les Bouches du Danube 1°.
11 semble que déjà à cette date, les Génois ne possédaient plus dans la mème région que le
chateau de Licostomo, castrum Lzcostomi, dernier rempart de l'administration génoise dans ces
parages, attesté par quelques actes notaries de 1372 A 1384 11.

Un autre personnage, mentionné comme témoin dans l'acte du notaire Ricobono de
Bozolo précité (Caffa, le 20 mars 1371), s'appelle Giorgio Imperiale, qui est civis Iantzel2;
en 1361, le mème Giorgio Imperiale figurait toujours comme témotn, mais en qualité de nuncius
curie consulatus lanuensts, dans un acte instrumenté à Kilia par le notaire Antonio di Ponzet13.

Un troisième acte, rédigé par le notaire Ricobono de Bozolo et publié par Mlle Balletto
représente le registre des enchères publiques tenues à Caffa, du 8 avril jusqu'au 12 septembre
1:371 14; on y a mis en vente les biens provenant de la succession du notaire Nicol?) Bosoni.
11 s'agit d'immeubles, esclaves, vètements, joyaux, armes, meubles et accessoires, marchandises
et objets divers15. Parmi les acquéreurs, on rencontre un certain Angelo ou Angelino de Sorba.
qui achète des armes, des vèLements, des bijoux et divers autres objets, pour une somme totale
de 973 aspres 16. Le mème Angelo ou Angelino de Sorba est cité comme témoin dans un acte
redigé à Kilia par le notaire Antonio di PonzA, le 3 mai 1361 ; dès cette époque, il residait

Caffa, puisque le notaire lui donne la qualité de burgensis et habilator Gaffe 17.
Un autre acquéreur qui nous intéresse s'appelle Antonio di Asti ; il achète 4 can/aria

cum bus/a, pro ponderando, cum furnimentis 15. On le retrouvera en 1373 A Licostomo,
sert conunc temoin dans un acte rédigé par le notaire Domenico da Carignano 19. Malheu-
reusement, le document en question ne nous révèle pas son état personnel.

20 Un dernier acte, 1.64:110 à Caffa par le notaire Nicolò de Belltgnano, le 12 juin 1381,
fait mention de la présence d'un certain Nicolaus de Flisco (Nicola Fieschi), burgensis Gaffe,
qui reconnait avoir reçu cinq sommi d'argent et demi de la part de Theodoro Boga, grec,
agissant comme fidéjusseur de Francesco Brunengi, et cède à son partenaire tous les droits
et actions qu'il avait contre ledit Francesco 2°. Ce Nicolaus de Flisco est peut-ètre le méme
personnage cité dans le registre de la Massaria di Péra, sous la date 1403 mai 18, comme
Nicolaus de Flischio, ohm consul Licostomi 21. Si notre hypothèse s'avère, il a c16 accomplir
la charge de consul de Licostomo apres 1382 22.

Pour le moment, c'est tout ce que nous avons pu recueillir des actes notariés récemment
édités, comme informations concernant la vte des villes portuaires de la région des Bouches
du Danube. La moisson en est assez pauvre, sans doute. Mais les recherches systématiques,
entreprises depuis quelques années, sans répit aux Archives d'Etat de Génes, peuvent nous
offrir encore des surprises à l'avenir.

Octavian Diesca
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PENDENTIF DE PLOMB AVEC INSCRIPTION
SIÈCLE)

Nous nous proposons de publier ci-après un pcndentif de plomb trouvé en 1974 dans
line habitation aménagée à la surface du sol dans l'ilot danubien de Pilcuiul lui Soare et datée
de la première moitié du XI. sièclel. La piece en question offre l'aspect d'un jeton circulaire,
mince d'un millimetre et avec un diamétre de seize millimetres. Une petite saillie globulairc,
sur le point d'étre transpercée dc part en part était destinée a lui servir d'anse (fig. 1).
L'un des ekes portait une croix aux extrémités légérement épatées ; l'espace entre les bras de
la croix était rneublé d'un signe de la forme d'un ancre symbole frequent des representations
paléochrétiennes2 et les onze lettres d'une inscription grecque entouraient la croix, en
bordure de la piece. Son autre eke s'ornait d'un motif concentrique : un cercle perlé avec

Fig. 1. Jicuiul lui Soare. Pendentif circulaire de plomb
avec inscription (XI' siecle).

quatre cercles intérieurs, dont deux a franges alors que le trace d'un troisieme cercle etait
segmentaire.

Abreviations

SCIV Studii si cercetiiri de istorie veche
SCIVA Studii si cercetAri de istoric veche si arheologie
AE Archaeologiai Értesith
SA CoBeTcHag Apxeoaortin
MIA MaTepHaJna n ircc.aegonaimn no apxeoaornit C.C.C.P.
SCN Studii si cercetari de numismatica

Aucune autre agglomeration contemporaine de Dobrogca n'a livre jusqu'a present
cette sorte de pendentifs circulaires de plomb.

2 Patrick Brunn, Sylloge inscriptionuni ehrishanarum vcierum Alum Vaticanum, 2,
Commentaires, ed. H. Zilliacus, Helsinki, 1963, p. 83, avec la bibliographie respective. Voir
aussi Bin. Popescu, Inscripfille din secolele IV XIII deseoperiie in Ronuinia (Les inscriptions
des IV° XIII' slécles trouvées en Romanic), Bucarest, 1976, n" 41, 43, 18.

(XI'
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Ce nouvel exemplaire fait monter A six le nombre des pendentifs circulaires de plomb
trouvés à Pacuml lui Soare 3. Des bijoux de cette catégorie sont également attestés dans les
autres régions du pays. Les plus anciens sont origmaires de la nécropole de haute époque
féodale d'Obirsia (Ville- IXe siècles)4. En Transylvame, le cimetière de Ciumbrud (Xe siècle)6
a livré deux pièces trouvées toutes les deux dans la tombe n° 7. Un autre exemplaire apparte-
nant A la mème catégorie a été trouvé dans ragglomération de Dridu (Xe- XIe siècles)6.

Leur aire de diffusion déborde les limites du territoire roumain. On en a trouvé des
exemplaires analogues en Hongrie 7, Pologne 8, Union Soviétique6, ainsi que dans les pays
scandinaves1°.

Dans la plupart des cas, ces pendentifs circulaires sont munis sur l'une des faces, sinon
des deux côtés méme, du symbole de la croix. Il convient de rechercher leur origine dans le
monde paléochrétien des IVe- Ve siècles À l'intérieur du territoire roumain, on les a trouvés
aussi bien dans les agglomérations que dans les nécropoles A inhumation du haut moyen age.
Du fait de leur présence dans une tombe, ils soulignent d'autant plus son caractère chrétien 11.

Vu la matière première des plus ordmaires et l'exécution A la chaine si l'on peut dire,
grace aux moules ori elle était coulee, la confection de ces pieces ne devait guère poser de
problèmes. La mise au jour, dans une agglomération rurale de Canija d'un moule de grès
perinet de conclure quant A la confectiori de ce genre de bijoux par les ateliers autochtones13.
Rien de plus naturel donc que l'agglomération fortifiée de l'ilot danubien - à proximité duquel
a Re trouvé le moule en question - ait été l'un des centres de production de tels objets. Ce
fut d'ailleurs IA qu'on a trouvé le plus grand nombre de pendentifs circulaires de plomb.
i.e fait que notre pendentif attendait le fmissage de son anse vient à l'appui de la these que
cette sorte de pièces étaient confectionnées à Paculul lui Soare, où la production d'autres

3 Voir Petre Diaconu, Parures du XI e siècle découvertes à Pactuul lui Soare, Dacia, NS,
IX, 1965, P. 312, 314; fig. 3, 13 a- b ; 14, a- b ; Petre Diaconu et A. Atanasiu, Doud pen-
dantive circulare de plumb de la Peicuiul lui Soare (Deux pendentifs circulaires de plomb de
PAcuiul lui Soare), SG IV, 20, 1969, 4, p. 623, fig. 1 ; Petre Diaconu, Pdcuzul lizi Soare. Cetatea
bizantinci (PAcuiul lui Soare. La forteresse byzantine). I, Bucarest, 1972 p. 144-146, fig. 158.
Une coquille qui s'est glissée dans ce volume (p. 146, note 69) date l'exemplaire publié par
Z. Holowinska (cf. ci-après, note 8) du XIe siècle, au lieu du XIIIe siècle.

4 O. Toropu et O. Stoica, La nécropole préféodale d'Obirsia-Olt (Note préliminaire),
Dacia, NS, XVI, 1972, p. 170, fig. 7/1- 3 ; p. 185; voir aussi O. Toropu, Romanitatea tirzie
si strciromemii in Dacia sud-carpaticd (secolele III- XI) (La romanité de la basse-époque et
les proto-Roumains en Dacie sud-carpatique, Me- XIe siècles), Craiova, 1976, p. 177.

5 A. Dankanits et I. Ferenczi, Scipdturile arheologice de la Ciumbrud (Les fouilles
archéologiques de Ciumbrud), Materiale, VI, 1959, p. 608, fig. 3/8.

6 Eugenia Zaharia, Seipdturile de la Dridu. Contribufie la arheologia ,îi istoria perioadei
de formare a poporului romdn (Les fouilles de Dridu. Contribution A l'archéologie et à l'histoire
de la période de formation du peuple rournain), Bucureti, 1967, p. 94- 95 ; p. 127, fig. 53/7.

7 Beam István, Az tirbopusztai avar temeto (La nécropole avare d'erbbpusztai), AE,
84, 1957, 2, p. 155- 174, fig. 10, tombe 31, pl. 36/16. Cette nécropole avare est datée des
Vile- VIII` siècles. Le pendentif de plomb interprété par le spécialiste hongrois comme repré-
sentant un sceau vient de la tombe n° 31, appartenant à la première phase de la nécropole,
autrement dit du VIIe siècle.

Zofia Holowinska, Wczesndsredniowieczne r:emioslo ztotnicze w Gdarisku, Gdansk,
1959, pl. XVIII/5 ; l'exemplaire en question est daté du XIIIe siècle.

9 N. P. Jurjalina, ,Ltpermepyccime npnBecxx-amyneTn H MXgaTilporaca, SA, 2,
1961, p. 128, fig. 1/2-4, 20; N. V. Rindina, TexrionorriH upomBoileTcria HoBropoAcmix
mm.71141)013 X- XV BB., MIA, 117, 1963, p. 242, fig. 22/4,7, 9, 10 ; texte p. 244. Les exem-
plaires de l'Union Soviétique sont datés des Xe- XIe siècles.

10 T. Arne, La Suède et ['Orient, Uppsala, 1914, P. 165, fig. 302- 305; E. Kivikovski,
Die Eisenzeit im Auraflussgebiet, Helsinki, 1939, pl. XXVIII/5, 6, chez N. P. Jurjalina, op.
cit., p. 131.

11 L'un des cimetières paléochrétiens de Sofiana (Sicilia) a livré un de ces pendentifs
avec une croix. Voir chez Laura Bonomi, Cimiteri paleocristiani di Sofiana (retroterra di Gela),
Rivista di archeologia cristiana, XL, 1964, 3- 4, Rome, p. 178, fig. 8; à la p. 176, l'auteur
mentionne cette pièce en tant que un anello di bronzo o. Voir aussi Petre Diaconu,
lui Soare, I, p. 146.

12 Voir aussi O. Toropu et O. Stoica, op. cit., p. 186 et note 84. A noter que les penden-
tifs analogues trouvés en Union Soviétique ne semblent guère étre de caractère cultuel.

13 Petre Diaconu, op. cit., p. 146 et fig. 59; ainsi que O. Toropu et O. Stoica, op. cit.,
185.
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bijoux de métal est attestée par la présence de deux moules en bronze utilisés pour le travail
des feuilles d'or". C'est en ce méme sens que plaident les lunules de plomb attendant leur
finissage, ainsi que les déchets résultés de leur fonte, relevés à Päcuiul lui Soare".

Pour revenir A l'objet de la présente note, il nous faut remarquer qu'il se distingue des
autres pieces analogues (MA étudiées par la présence de son inscription en caractères grecs.

Sur les onze lettres qui la composent ( yoANINC,OCDAY seulement cinq ont

prété A la lecture, en donnant le nom de IOAN. Il se peut que les autres soient des abrevia-
lions de quelques formules d'imploration indéchiffrables pour nous 16 Ajoutée aux légendes de
quelques sceaux17 et du négatif d'une estampille A amphores relevés dans la même agglo-
mération 18, cette inscription est l'un des témoignages écrits que nous ont légués les habitants
(le la cité byzantine de l'llot, habitants dont un certain nombre devait sans doute connaltre
le grec19.

Silvia Baraschi

Petre Diacontt, op. cit., p. 158 159 et p. 156, fig. 63/2; p. 159, fig. 64. Une rosette
tirée au moule de PAcidul liti Soare a été trouvée à Dinogetia. Voir I. Barnea, Noi descoperirt
din epoca feudaltsmului limpuriu la Dinogetia-Garvdn, Jud. Tuicea (1063 1968), (Nouvelles
Lrouvailles de haute époque féodale faites A Dinogetia-GarvAn, dép. de Tulcea, 1963 1968),
Materiale, X, 1973, P. 322, fig. 20/2; P. 314.

Petre Diaconu, op. cit., p. 141; mise au jour d'une boucle de ceinture de la forme
d'une *lyre * reléguée au rant témoigne du fait que les ateliers de ce centre confectionnaient
également d'autres objets métalliques. Voir Petre Diaconu, op. cit., p. 157, p. 155, fig. 62/17;
idem, Pdcuiul lui Soare-Vicina, Byzantina, 8, 1976, p. 421. Il y a des preuves qu'à Dinogetia
aussi on confectionnait des bijoux en cuivre, bronze, argent, or preuves représentées par des
monies mono ou bi-valves, ainsi que par des pièces de ces divers métaux en barre utilisés
eomme matière première et un récipient A mercure. Voir I. Barnea, Dinogetta, I. Asezarea
feudald timptirie de la Btsericula-Garadn (Dinogetia, I. L'agglomération de haute époque
féodale de Biserictita-GarvAn), Bucarest, 1967, p. 78 80 ; fig. 38/1 3 ; fig. 164/14. Quant
aux pièces tronconiques en plomb, avec une perforation verticale, passant pour avoir servi de
inatière première, il convient de rappeler ici l'existence d'une autre hypothése quant à leur
utilisation : elles auraient servi de supports aux chandelles, s'agissant donc d'une sorte de
chandeliers. Voir Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Tipuri de opaite de la Pdcutul lui Soare
(Types de lampes de PAcuiul lui Soare), Pontica, 7, 1974, p. 391 ; voir aussi D. Vliceanu,
Situajia mestesugurilor in Dobrogea secolelor X XII (Les métiers aux Xs XII6 siécles en
Dobrogea), Pontica, 5, 1972, p. 403 404 et les notes 11, 12. Certaines tombes de la nécro-
pole d'Oblrsia contenaient entre autres des déchets dus à la fonte des pièces de plomb, ainsi
que des morceaux de tòle (fer ou cuivre) constituant l'indice du travail de ces métaux dans
l'agglomération afférente de la nécropole. Voir O. Toropu et O. Stoica, op. cit., p. 185, de
inérne, O. Toropu, op. cit., p. 182.

16 Le second N pourrait (Are un Z renversé.
17 Petre Diaconu, Un sigiliu de plumb al lui Alexis I Comtienul descoperit la Petcutul

lui Soare (Un sceau de plomb d'Alexis Ier Comnène trouvé à PAcuiul lui Soare), SCN, IV, 1968,
p. 249 251 ; I. Barnea, Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (Sceaux byzantins inédits de
Dobrogea), SCN, III, 1960, p. 325 329 ; idem, Din istoria Dobrogei (Fragments d'histoire de
la Dobrogea), HI, Bucarest, 1971, P. 322, 323, fig. 110/4; deux autres sceaux sont encore
inédits.

is Silvia Baraschi, O$lanipild de bronz de la Pdcmul lui Soare (Une estampille de bronze
PAcuinl lui Soare), SCIY, 24, 1973, 3, p. 541 544.

16 v. TApkova-Zalmova nie dans l'un de ses récents ouvrages la présence de la popula-
tion grecque en Dobroudja. Voir son ouvrage en langue bulgare sur Le Bas-Danube zone
ronliere de l'Occident Bgzantin (Contribution d l'histoire des territoires bulgares du nord et

du nord-est, fin X XIIC sacies), Sofia, 1976, p. 64; voir aussi la position de Petre Diaconu,
lstoria Dobrogei in uncle lucrdri strdine recente (L'histoire de la Dobrogea dans certains ouvrages
étrangers réeents), II, *Revista de istorie s, 30, 1977, 10, p. 1898

11 c.77:16
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DES VESTIGES ROUMAINS À'818TOV

Nombreux sont les monuments qui jalonnent le cours du développement de la ville de
Si§tov, l'une des plus anciennes de Bulgarie. Pour qui sait saisir le sujet et les symboles des
fresques palies dont s'ornent les parois des antiques églises impitoyablement marquees Par
l'humidité et l'érosion, pour qui sait entendre la voix des murs en ruine, ces vestiges sont les
témoins des temps revolus, autant de preuves éloquentes de maints événements du passé. Bon
nombre de ces monuments ayant garde dans la mesure du possible les traces de leurs jolies
eouleurs d'antan attendent encore le spécialiste qui saura déchiffrer leur énigme, qui saura
faire valoir comme il convient leur précieux temoignage historique.

Le voyageur du Danube qui tourne ses regards du ate de la ville volt tout d'abord
les restes de la cite médiévale, forteresse à propos de laquelle les données historiques sont
contradictoires et incomplètes, sans une chronologie attestée en toute certitude. A até d'elle,
une petite église romantique se tasse sous le poussière grisAtre du temps ; avec sa croix rouillée
de travers, elle fait partie du paysage sur lequel les siècles se sont amasses. Ni les voyageurs,
ni les historiographes n'ont négligé ces details, c'est pourquoi, des témoignages, parfois fortuits,
réunis à la longue et combines avec les traditions locales ont donne lieu à des légendes dont le
noyau de vérité n'est pas facile a dégager de l'ensemble dfi a la fantaisie des hommes.

Certains historiographes, dépourvus d'esprit critique, ont accepté la légende suivant
laquelle un Michel-bey, aurait prété e aide aux Turcs en 1596 lors de leur guerre contre les
Autrichiens et les Hongrois Ses hauts faits d'arrnes lui auraient donne droit de subvenir
aux besoins materiels de l'église consacrée à Saint Démètre, le Thessalonicien miraculeux. Mais
l'histoire montre sans laisser l'ombre d'un doute qu'un autre personnage du mettle nom a tra-
verse le Danube par la en 1598. C'est le voivode roumain Michel le Brave, l'illustre et vaillant
guerrier dont le nom couvre de sa gloire indélébile les années agitées du XVI' siècle. Il s'en-
suit des données historiques que ce prince qui sema l'effroi dans l'Empire ottoman fit incen-
dier les principales villes danubiennes Vidin, Oreakhovo et gi§tov. Le dramatique retrait
de l'armée roumaine devait entrainer l'exode d'un grand nombre de Bulgares qui avaient
tente un soulevement anti-ottoman et cherchaient, de ce fait, reiuge en Valachie 2.

Aucune donnée quant a sa datation n'existe plus, ni dans les registres de l'église, ni
marquee sur l'iconostase ou gravée aux murs. Seuls susceptibles de jeter un certain jour à cet
égard sont ses elements architectoniques, sa forme et ses ornements extérieurs, par leurs
analogies avec d'autres monuments de ce genre. Dans son livre sur Si.f tov par le passé, Georges
Pop Christov écrit La plus ancienne église (de la ville), celle de Saint-Démètre se trouve
dans l'angle occidental de la cite. L'autel et la portion centrale de l'église ont conserve leur
forme initiale et ils constituent sa partie antique, alors que les murs de l'ouest représentent un
bitiment ultérieur. Probablement, l'église date d'une période precédant la chute de la Bul-
garie sous les Turcs »3. Mais l'historien St. Ganèev, déja cite, la fait dater du XVI' siècle, de
meme que le professeur et architecte Theodore Zlatev, qui affirme : e C'est la plus ancienne
église de la ville construite probablement au XVI' siècle

De la forme d'un navire, l'église était batie de blocs non équarris d'un grès dore. Elle est
placée bien au-dessous du niveau actuel du sol. Une abside demi-circulaire embrasse presque
entièrement la largeur de la nef. A l'époque de la renaissance bulgare elle était encore depour-
vue de narthex. On est frappe par les proportions harmonieuses de la nef, dont les mesures
intérieures sont de dix mètres vingt de long pour quatre metres dix de large. Il est evident
que le constructeur avait le don inné de l'harmonie. Dans le cas present, il a conqu son plan

lipOTOliepeil raligeB C. CBHILIOB, Hpnnoc H73111 liCTOplifiTa my, Cnrunon,1928, p.27-
2 Le village de Baleni, dans les environs de Tirgov4te, en Roumanie, a été habité

aussi par des Bulgares de la region de Si§tov, colonises la par Michel le Brave.
3 F. XpHeTon, Cinnnon, 1937, p. 10

Togop 3aaTen, »barapcnine rpagone no pena yHan, npea enoxaTa Ha
pancganeTo, Sofia, 1962, p. 50
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6 Le texte est emit en caracteres cyrilliques.
6 CT. ralltleB, ibid.

suivant le rapport de 1 : 2,5. Une vofite A demi cylindrique recouvre la nef, divisee par une
bande d'arcade feinte, large de trente à trente-cinq centimetres, en cinq registres.

Ce systeme de vofite est assez frequent chez les eglises des villes danubiennes ; on le
retrouve par exemple, dans le cas de reglise de Sainte-Vendredi (Parascève) de Vidin ou
de eelle consacrée A saint Pantaléon, de la meme ville, toutes les deux connues comme
fondations du voivode roumain Matei Basarab. L'appareil de l'église de Si§tov et sa nef offrent,
en outre, des analogies avec quelques-unes des églises bAties vers la meme époque A Tirgoviste,
la capitale de la Valachie.

Si l'on ne saurait ecarter comme impossible la these des analogies absolument for-
tuites, il y a bien d'arguments aussi qui plaident en faveur de l'hypothese qu'il s'agit d'un
monument MU sinon sur l'ordre du moins avec l'appui substantiel de quelque prince roumain
du XVI' siècle. C'est l'un des cas on la communauté de culte aura tenu un rdle politique
particulierement important. Il se peut done que le Michel-bey et Michel le Brave soit une
seule et meme personne, le prince étant l'une de ces personnalités qui produisent une pro-
fonde impression sur les masses par leur force et leur vaillance, ce qui les fait entrer dans la
légende. L'autel de l'église possède encore aujourd'hui une croix de bois plaquée d'argent dore,
jadis sertie de pierres de differentes couleurs, dont beaucoup ont disparu. Le manche de cette
croix porte l'inscription suivante : CIH ICp(1.)CT CTIOpH pAs s(o)>KTH GTpoe WANKING I143TH16(frk)
H ?gem AHHI eTO SHWA H AdAC ero Irk COWOTIJH MAILICTkl(pk) r 4r0A)(AW giepw k NN AV

Merea lioeo(o)A. Atr) 7150 (1642)5, c'est-A-dire : Cette croix a été faite par le serviteur
de Dieu Strolé grand trésorier et par sa dame Visa et l'ont faite don au saint monastere dit
Vieros, du temps de lo Nigel Voivode en l'an 7150 (1642) i. Une croix similaire, don de ce
volvode Ma tei Basarab et de son épouse, la princesse Elina, fait actuellement partie des
collections du musée du monastère de Dealu, près de Tirgoviste. L'archiprétre St. Ganeev
ajoutc que la bibliothèque de l'église dispose encore de livres d'offices de l'époque du
prince roumain Constantin Brancovan, dates de l'an 7206 (1698)6.

L'église de Sigtov a échappé indemne des nombreux incendies qui ont ravage la ville,
ainsi que des pillages entralnés par les diverses invasions, travel sant intacte egalement les
cataclysmes naturels. En 1810, la ville fut mise au feu par le general russe Saint Priest sur
l'ordre de Koutouzov, mais les flammes épargnerent l'antique edifice. Les choses s'étaient
passées de mème auparavant, lors des attaques qui ont saccagé la ville en 1797, l'église de
Saint-Démètre devait durer toujours.

Une autre relique du passé liée au nom du prince Matei Basarab et de la princesse Elina
s'avere la petite église des Apôtres Pierre et Paul. Située à proximité du centre de la ville, elle
s'enfonce profondement dans la terre. Au niveau actuel du pavage se laissent A peine saisir trois
petites fenétres mumes de gros barreaux de fer, qui plongent dans le large fosse de drainage
comme dans un canal de pierre. Regardée de la rue, l'église est A peu près invisible, l'attention
du spectateur etant fixée par sa toiture de tuiles noircies, poussiéreuses et couvertes de lichens
desséchés. A en juger d'après ses elements architectoniques, nous avons affaire A un edifice
appartenant au mème type que les deux églises susmentionnées de Vidin.

Sa yoke est A demi cylindrique. Quatre bandes, arcade feinte elles aussi, adossées A
la ma connerie veritable, separent la longueur de son champ en cinq registres. Un ceil averti
saisit d'emblée les dimensions plus grandes en largeur de la deuxieme bande c'est à cet endroit
qu'il est à présumer que se dressait jadis le mur de refend, entre la nef et le narthex. Le
narthex qui se presente maintenant A nos yeux est d'un appareil different, fait d'un materiel
d'une autre couleur que le reste de l'édifice, dont il se distingue aussi par sa forme. Des
fenetres oblongues éclairent le naos, trois de chaque et:A.6, se faisant vis-à-vis. La distance
plus grande qui sépare la première rangée de fenètres de la suivante saute aux yeux. Sans
aucun doute, cette première rangée assurait la lumière nécessaire au narthex, alors que la
deuxième était celle de la nef, ce qui confirme l'hypothèse de la construction A une époque
ultérieure du narthex actuel.

La vofite massive de l'église a garde des siècles durant un trésor artistique insoupçonne
jusqu'A ces tous derniers temps. Ce n'est qu'au cours des travaux de refection effectués en
1923 que sa peinture murale fut mise au jour par hasard. Entre les portraits, ceux du volvode
Matei Basarab et de la princesse Elina se détachent nettement. Sur toute la longueur de la

les scenes bibliques et les motifs religieux ont conserve leur fraiches couleurs. L'épais
badigeonnage A la chaux a preserve de fa con miraculeuse pendant 333 ans ces peintures sorties
de la main d'un artiste anonyme. Elles n'ont pas été rendues encore entièrement au jour. Pent-
etre que dans quelque coin le pinceau de l'artiste aura eu l'audace de léguer son nom A la poste-
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rité, A l'instar des deux maltres ma cons qui batirent l'édifice. En effet, sur l'un de ses murs
extérieurs on peut lire : 4, Ont travaillé maltres Stank° et Stoll:, et l'an 1644 s. Malheureusement,
il est impossible de préciser s'il faut leur attribuer tout le monument ou seulement le narthex
ajouté par la suite.

Des images couvraient aussi les murs de l'église. Récemment sous la chaux qui badi-
geonnait une niche demi-circulaire du sanctuaire flanquée de chaque ceité d'éléments en ligne
droite qui prolongent la nef, on a mis au jour les représentations des disciples du Christ. Ces
portraits ont pour trait distinctif un détail singulier : ce sont des visages aveugles, car a un
certain moment indéfini on leur a raclé les yeux. Deux hypothèses ont été avancées a cet égard.
L'une rend responsable du méfait le fanatisme des soldats ottomans. Plus près de la vérité nous
semble pourtant la deuxième, qui explique un tel acte par une conséquence de la superstition
assez courante scion laquelle les malades recouvreraient la vue en frottant leurs yeux avec
des parcelles de peinture enlevées aux portraits saints. Ce serait la une cause de bien de dégats
apportés a des monuments d'art d'une grande valeur.

Par endroits, des taches de moisi dégradent ces peintures, leur enlevanl leur fralcheur
initiale. Pour ce qui est des couleurs utilisées, elles montrent des combinaisons de gris et de
rouge, de vert et de jaune, plut6t discordantes, suscitant une certaine tension chez le specta-
tcur des motifs religieux ou fantastiques. Une scene des Noces de Cana s'est conservée en bon
état. Encore visibles, également, sont quelques portraits de saints, ainsi qu'une inscription
mentionnant que l'église a été bâtie du temps de Macaire, archevéque de Tyrnovo, en 1644,
par les maitres maçons Krestio et Stanko et qu'elle fut la fondation d'un pope Démetre, de
son his Abraham et de l'épouse de celui-ci, Nédéléa. Cependant l'ensemble est dominé par la
figure de Matei Basarab et de la princesse Elina,peints presque grandeur nature.Le fait témoigne
de ce que l'église a été édifiée sous leur haut palronnage, ayant sans doute reçu des sub-
sides de la part du prince roumain. Une recherche effectuée en commun par des spécialistes
roumains et bulgares serait certainement a même d'éclairer bien de points obscures quant A ces
reliques.

Valentin Antonou
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Comptes rendus

ALEXANDRU SUCEVEANU, iater economicer in Dobrogea romanii, secolele I III
(La vie économique dans la Dobroudja romaine, _I" 1TI siècles), Bucuresti, Ed. Aca-
demiei, 1977, 177 P. + 4 planches hors texte (Bibliotheque d'archéologie, XXVIII)

Le livre d'Alexandru Suceveanu présente une modalité nouvelle de synthetiser les
données offertes par les sources littéraires, les documents epigraphiques et les recherches arché-
ologiques, dans le but d'une connaissance aussi approfondie et nuancée que possible du passé
de la Dobroudja, cet ancien territoire roumain. Les syntheses réalisées jusqu'à présent (J.Weiss,
Die Dobrudscha im Altertum 1911, R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja 1938)
ont traité des périodes bien plus larges et, mente se rapportant settlement aux ler IIIsiècles
(R. Vulpe, Din istoria Dobrogei = De l'histozre de la Dobroudja, 2, 1968, Pre partie La
période du Ilaut-Empire), elles se sont occupées de la totalité des problèmes (la chronologie
des événements, l'organisation militaire, l'organisation administrative, la situation ethnique,
Peconotnie, la culture, etc.), en suggérant des images historiques générales, sans une recherche
détaillée d'un certain aspect de vie. L'auteur de ce livre essale et reussit en grande mesure de
synthétiser toutes les données connues concernant un seul domaine, mais des plus importants
de l'histoire de la Dobroudja, pendant le Haut-Empire la vie économique , en apportara
des interprétations personnelles, des hypothèses de travail intéressantes et des conclusions
vouées à ouvrir des perspectives nouvelles et plus réalistes sur Porgantsation de la région entre
le Danube et la mer Noire.

Sans doute, quelle que soit la peine que se donnerait un chercheur pour présenter une
vue d'ensemble dans un certain domaine de l'histoire de la Dobroudja, il devra faire appel aux
hypotheses de travail, car les données que nous possédons sur une partic ou l'autre de la
region, sur un certain habitat ou sur une certaine période n'ont pas un polds egal, soit parce
que les recherches ont été plus intenses dans un lieu, soit parce que les documents existants
ne couvrent pas entièrement le passé ; s'y ajoute, enfin, le fait que les informations transmises
par les sources antiques sont plus riches pour certaines époques ou certains lieux, en passant
les autres sous silence Cet état de choses se fait sentir aussi dans La me éconornique dans la
Dobrotzdja rontaine, où Pauteur a quand méme reussi de nous presenter d'un c61.6 une vision
générale sur le développement économique de la region à Pepoque du Haut-Empire, d'autre
c6té les différences, qui apparaissent cette fots évidentes, dans l'évolution de l'une ou de
Pautre des parties de la région.

Le livre comprend cinq chapitres, dont les premiers deux ( Introduction historique et
L'organisation administrative) ont le relle de fixer le cadre du sujet méme, traité dans les trots
suivants (L'agriculture, l'élevage et la peche, La production locale et le commerce, L'orgarzisation
financare); pour firur, de breves Conclusions posent le problème du r6le de l'économie dans le
processus de romanisation, spécialleinent de la Scythie Nlineure.

L'Introduction historigue (p. 13-20) contient une suite d'éclaircissements et hypotheses
de l'auteur, qui considère qu'en fonction des événements politiques et de l'attention accordée
par les empereurs ou gouverneurs au territoire entre le Danube et la mer Noire, des modifi-
cations se sont produites dans l'organisation administrative et économique de la region. L'une
des plus intéressantes opinions d'Alexandru Suceveanu me parait étre celle concernant la date
de l'annexion de la Dobroudja à l'Empire, pendant le regne de Vespasien, ayant comme prin-
cipal argument le fait qu'auctine unite militaire stable n'est mentionnée, jusqu'A cet empereur,
dans cette region.

Le chapare sur L'organisation administrative (p. 31-75) peut paraltre, A première vue,
trop développé par rapport A la totalité de l'ouvrage. La justification de son extension retside
dans le besoin qu'a ressentt l'auteur d'établir une sérte de coordonnées précises pour sa de-
marche dans les chapitres suivants (III V), qui constituent la partie essentielle du livre. La
classification et la délimitation rigoureuses des unites administratives sont suggestives, mème
si elles ont parfois un caractère conventionnel. Parmi les contributions originales de l'auteur,
il faut souligner l'essai d'établir le statut juridique de chaque localité en discussion, première-
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ment celui des villes ouest-pontiques, lesquelles n'ont pas ett, dans leur ensemble et pendant
toute la période du Haut-Empire, la meme situation. Ainsi, Histria aurait été des le début
une civitas stipendaria ; Tomis, une civitas libera et uranium, en devenant stipendaria sous
Vespasien et recouvrant sa liberté sous Trajan ou, plutôt, sous Hadrien ; Callatis a été une
civitas foederata, statut garde pendant toute la dui-6e de la domination romame. Intéressantes
sont aussi les estimations concernant la composition ethnique et le nombre d'habitants de diverses
villes et territoires, estimations évidemment approximatives, mais qui donnent une vision
plus réaliste du mode de vie et du niveau de développement économique (occupations, produc-
tion, commerce) de la Dobroudja.

Le noyau de l'expose d'Alexandru Suceveanu se trouve dam les V° chapitres, on
il presente les principaux aspects de la vie économique. En faisant appel à toute la docu-
mentation disponible qu'il distribue par problèmes, selon la méthode utilisée dans le chapitre
anterieur (L'organisation administrative), l'auteur analyse le mécanisme économique, les
réalités du mode de production, la situation financiére des diverses categories sociales de la
Dobroudja romaine.

Plusieurs conclusions importantes se dégagent de cette partie du livre. Ainsi, il résulte
du chapitre sur L'agriculture, l'élevage et la peche (p. 76-109) qu'étant données les conditions
climatiques et geographiques, l'agriculture ne constituait pas la principale source deprosperité,
comme on l'affirme d'habitude, mais seulement une branche de production importante, réussis-
sant A peine de satisfaire les nécessités locales ; un excédent de produits, nécessaires à l'export,
était obtenu d'autres occupations, surtout de la peche. Intéressante me paratt aussi l'idée
que la main de travail servile était pen utilisée, la production se basant en premier lieu sur
l'activité des hommes libres, les esclaves attestés par les documents étant employes le plus
souvent pour des besoins domestiques on dans les services publiques.

Le chapitre sur La production locale et le commerce (p. 110-146) réunit toutes les données
épigraphiques et archéologiques concernant les différents métiers, le rôle de certaines magis-
tratures et associations. La region se trouvait incluse dans un grand réseau commercial ; on
souligne les intenses relations d'échange avec le Proche-Orient et la place prépondérante détenue
par la ville de Tomis dans ces rapporls commerciaux.

Dans le chapitre sur L'organisation financiere (p. 147-163), l'auteur s'occupe de cer-
taines questions assez peu évidenciées par les documents : les biens individuels, les revenus
et les dépenses, les employes avec des attributions financières, les diverses categories d'impôts.
IVIeme si les résultats auxquels est parvenu l'auteur ne sont pas toujours concluants, A cause
de la penurie des informations, ils dévoilent des aspects moins connus de la vie de tous les
jours des diverses categories de population.

En pensant qu'après un pas trop long délai nous assisterons à une deuxieme edition, en-
richie par la découverte de nouveaux documents, je ferais quelques observations dont l'auteur
tiendra peut-étre compte A l'avenir. Je me rapporterai en particulier au 110 chapitre (L'orga-
nisation administrative), &ant donne qu'il contient le modèle en partant duquel ont été dé-
veloppés les chapitres suivants.

Les principaux habitats de Dobroudja sont répartis en i villes grecques * et o villes ro-
maines s. Dans la categoric de ces dernieres sont comprises les localités les plus importantes,
connues des sources litteraires ou des recherches sur le terrain, la plupart d'entre elles étant
des residences des unites militaires. Je crois qu'on aurait dû faire une plus nette distinction
entre les deux seules cites qui ont eu le statut de municipium (Troesmis et Tropacum Traiani)
et les autres o villes romaines s, nommées ainsi parce qu'elles avaient une organisation interne
et un rále administratif plus ou moins shnilaires aux municipes.

La division de la region entre le Danube et la mer Noire en territoires, excepté la situa-
tion plus claire des villes pontiques, a souvent un caractère conventionnel, faute de documents

l'appiti. Le coin du Nord-Est de la Dobroudja, qui n'est pas attribué à une ville quelconque
(je proposerais Salsovia, vraisemblablement un centre militaire), a une superficie approxima-
tivement égale aux autres territoires. Mais je n'ai pas compris pourquoi le Sud-Ouest de la
region, avec une tres grande surface, n'a pas été divisé, en partant des territoires de Sacidava
et Sucidava, cites importantes, sur lesquelles la quantité d'informations que nous détenons
n'est pas inférieure à celle sur Aegyssus, Cius Beroe, Axiopolis. Pour suivre le meme fil
d'idées, je ne crois pas que la surface d'un territoire on se trouvait la residence d'une legion,
comme Troesmis pouvait etre egale ou meme plus petite que celle du territoire d'une cite
qui hébergeait la garnison d'une simple unite auxiliaire. Il faut tenir compte aussi du problème
créé par le ravitaillement des troupes ; sur le territoire de Troesmis étaient cantonnés jusqu'à
siX mille militaires, pendant que sur celui de Capidava, par exemple, seulement cinq A six
cent. Ni les arguments qui ont conduit l'auteur à établir un territoire de la o ville s Libida
ne me semblent pas convaincants ; à l'époque du Haut-Empire cet habitat a dû etre seulement
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un Wells. Probablement que, si on n'avait su avec certitude qu'Ulmetum faisait partie du
territoire de Capidava, on aurait ere& avec des arguments similaires, un territoire à cet éta-
blissement aussi. Mais aussi bien Libida qu'Ulmetum ont été fortifiées et ont pu devenir des
vines, A peine pendant le Bas-Empire.

Il y a encore quelques menues observations concernant la division territoriale proposée,
que je signale, pour une éventuelle revision. Ainsi, Cius me parait plus rapproché de Carsimn
que de Beroe, qui pouvait très bien appartenir à Troesmis ; on éliminerait ainsi un territoire
(Cius Beroe) dont on ne sait presque rien, pendant que celui qui dépendait de Carsium ga-
gnerait plus de consistence. 11 serait à réflechir aussi sur la subordination de Dmogetia (surtout
si on accepte que celle-ci pouvait se trouver aussi A gauche du Danube) A la cite Arrubium ;
nous rencontrons ici les residences de deux unites militaires stir un seul territoire, un phéno-
mene unique.

Ces suggestions se rapportent A la division territoriale proposée par l'auteur, division
qui devra etre confirmée A l'avenir. Elle a été faite dans le but de systematiser le materiel qui
a nourri les principaux chapitres du livre, mais le schema utilise n'a pas toujours servi les
intentions de l'auteur. Si l'on admet que chaque établissement plus important détenait aux
alentours un territoire plus ou moins grand, en fonction de l'importance du centre respectif et
de ses besoins économiques, il me semble que les divisions territoriales peuvent etre élargies et
réduites comine nombre, en partant de plusieurs critères (géographiques, historiques, strate-
gigues). La presentation du sujet si important de la vie économique aurait gagné en consis-
tence, si elle s'était appuyée sur une base documentaire plus concrete, et moins sur un schema
administratif propose mitialement.

Quelques observations de detail : le village de DuMireni se trouve en amont de Muzail
(Sacidava), et non pas en aval (p.70 et premiere carte). La cite de Beilic (aujourd'hui Viile)
se trouve pres du Danube, pas A l'intérieur du pays (p. 70). Sur les cartes de la Dobroudja
romaine desire II siècles sont indiquées des localités qui sont apparues seulement à l'époque du
Bas-Empire, comme Flaviana, Gratiana, Plateypegiae (si cette denomination représenterait tout
de meme un toponyme), Talamonium. L'affirmation que le grand mur de Tom's aurait éte
construit encore au Ile siècle (p. 25 et 124) est trop categorique, puisqu'il existe de forts
arguments contraires à cette opinion.

Il est regrettable qu'un index, si nécessaire dans un ouvrage scientifique, n'ait pas été
ajouté A la fin. Aussi bien que le matériau soit systematise en chapitres, souschapitres et para-
graphes, et l'auteur a le mérite d'avoir garde une parfaite symétrie en présentant les principaux
aspects de la vie économique, je crois que l'index n'aurait pas été superflu.

On doit souligner encore une fois les mérites d'Alexandru Suceveanu d'avoir abordé un
aspect tres important de l'histoire ancienne de la Dobroudja la vie économique , et de
nous l'avoir présenté dans une forme cohérente, avec un intéret special pour épuiser le matériau
documentaire existant, qu'il a exploité avec comprehension et ingéniosité. Les notes, qui
souvent ne se résument pas A des indications bibliographiques, mais comprennent elles-memes
des commentaires intéressants, dévoilent 'Information solide de l'auteur et constituent, en
meme temps, une riche source d'informations.

La vie économique dans la Dobroudja romaine, en tant que premier ouvrage présentant en
detail et en profondeur un aspect majeur de l'histoire antique du territoire entre le Danube et
la mer Noire pendant les premiers trois siècles de domination romaine, s'impose dans la MO-
rature de spécialité comme un chef de file, ouvrant, espérons-le, une série de monographies
déchées aux domaines principaux de la vie en Scythie Mineure.

Andrez Aricescu

I. A. MEDVEDEV, Buaaumuticnuii ey.uauuau XIVXV co. Leningrad, Nayka, 1976,
255 pp.

L'auteur de la monographic MucTpa. Ogepull licropuki is ilyavrypu noagifermaairrufi-
caoro ropoga (Leningrad, 1973, 164 p.) nous donne cette fois-ci un essai sur l'humanisme bnan-
tin aux XIVeXVe siecles. Après avoir passé en revue les diverses definitions de l'humanisme
connues jusqu'A present, I. A. Medvedev examine A tour de rele les questions suivantes : la yie
intellectuelle, la doctrine des néo-platoniciens en tant que base philosophique, la critique du
christianisme et les tentatives de biltir un nouveau culte, le concept d'homme, le déterminisme
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et le libre arbitre, Pidéologie politique,les idées socio-économiques,sans oublier les traits comnmns
et les differences de l'humanisme byzantin par rapport à l'humanisme itallen. Si la littérature
relative à l'humanisme italien est très riche, par contre l'humanisme byzantin n'a pas attire
l'attention des chercheurs dans la meme mesure. Contesté ou minimise par les uns, il a été
surestimé par les autres au point de le considérer comme la source inspiratrice du premier. La
raison de ces exagérations reside dans le fait que les données le concernant ont été étudiées
séparement, sans etre intégrées comme il convient dans un contexte unitaire, par manque
d'analogies et de potnts de repère. Or, notre auteur se propose d'analyser maintenant ces don-
nees dans une perspective plus large, sans prétendre, toutefols, en épuiser le sujet.

Aux XIV° et XV° siècles, l'Empire byzantin s'est sans cesse trouve sur le qui vive, du
fait des Ottomans, qui finirent par s'emparer de Constantinople en 1453. Malgre cette conjonc-
ture menacante, il conservait cependant ses rapports avec l'Occident et surtout avec l'Italie,
ce qui lui permettait Ware au courant des progres enregistrés dans cette partie du continent.
Marchandises, hommes, idées circulaient assez facilement dans les deux sens. Les liens noués
dans l'Antiquité n'avaient jamais cessé absolument, bien au contraire, ils étaient devenus plus
serrés par suite de la presence prolongée des Vénitiens et des Genoa's. L'Empire byzantin et l'Italie
appartenaient au meme inonde méditerraneen ; ce n'étaient que les conditions économiques
el les systèmes politiques qui différaient. Alors que les vines italiennes s'épanouissaient animées
par un optimisme vigoureux, Byzance déclinalt, appauvrie et en prole à une incessante depres-
sion qui se traduisait dans l'idéologie de l'époque par une mefiance marquee a regard des
krangers et par le retour au passe. Le triomphe du mysticisme hesychaste de Gregoire Palamas
en 13:31-1359 est justement la manifestation de cet état des choses ; il indique combien étroites
et difficiles étaient les voles que devaient prendre les sciences exactes et le rationalisme, le bon
sens et les idées progressistes en general, représentés par Nicephore Grégoras Bien que se de-
veloppant dans le champ cl6s de la religion, la grande dispute de ces deux ideologies opposées
met en lumiere de inanière indirecte les obstacles presque infranclussables auxquels se trouvait
confronté l'humanisme byzantin. Il est regrettable que l'auteur du present ouvrage n'ait pit
exploiter suffisainment la contribution de Nieéphore Grégoras, mettant plut6t l'accent sur le
XV' siècle

A la difference de ce qui se passait aux périodes precédentes, à l'époque concernée on
constate une augmentation sensible du nombre des connaisseurs de la langue 'atine et des voya-
geurs en 'Labe. Parint ces-derniers, figurent des personnalites eminentes, par exemple : Démètre
Kydones (deckle en 1100), Manuel Chrysolaras (1350-1395), Georges Gemistos Pletbon (de-
ckle en 1452), Georges Armoiroulzos (décédé en 1475), Bessarion (1395-1472), Georges
Trapezountios (1395-1186), Michael Apostolios (dans la secon(le moitie du XV° siècle), Lao-
nikos Chalkokondyles (1423-1190), Constantin Laskaris (1134-1501), etc. L'attrait exerce
sur eux par l'Italie n'était pas dû seulement ù des raisons d'ordre politic-tile (le besoin de se
Lrouver des allies face au danger représenté par les Titres) ou religieux (le desir de mettre une
fin au schisme qui divisait les deux Eglises, orientate et occidentale) : c'était aussi la conse-
quence des facilités de contact nées de la position geographique desrégions respectives,ainsi que
du prestige dont jouissait la culture italienne. Il s'ensuit done qu'en étudiant l'hutnanisme
byzantin, il nous faut tenir compte du moment historique oft cet humanisme s'épanouit et
des aspirations de la société byzantine de l'époque.

I. A. Medvedev a commence par s'assurer une solide base théorique avant de parcourir
quantité d'études spécialisées et de sources originales en quète des traits spécifiques de l'hu-
manisme byzantin. Celui-ct se manifestait dans les milieux lettrés par des tendances à a classi-
ciser *, si l'on peut dire, dans les lectures publiques et la correspondance, par un penchant
encyclopédiste et rhétorique, par une culture presque exclusivement littéraire, done livresque.
On retrouve ces traits à Constantinople, sans doute, mais aussi dans les divers centres provin-
ciaux Thessalonique ou Mtstra, au Peloponnese. C'est l'époque des différents projets de ré-
forme religieuse et des tentatives d'un retour au paganisme. L'aristotelisme cede maintenant de
plus en plus le pas au néo-platonisme. Dans la conception du monde augmente Pintérét pour
les sciences exactes et sur le plan moral se dessine une plus grande liberte de l'initiative indi-
viduelle. On exige dans le domaine de l'organisation étatique une bonne formation spécialisée
au service d'un ideal politique, alors qu'au point de vue économique on s'attache à trouver
toujours les véritables causes des divers phénomenes, afin de pouvoir guider au mieux les
entreprises de Phomme.

Ces différents aspects, dégagés d'une lecture très yank sont débattus par l'auteur avec
beaucoup de competence et valorises de maniere à obtenir quelques vues d'ensemble. Cette ope-
ration, au stade actuel de la recherche, n'est guere facile, car les editions critiques commentées
font encore derma. Comme l'étude des sources est encore insuffisante, on ne saurait apprécier
au juste le degré d'originalité du contenu d'idées et des solutions fournies par ces ceuvres. NIalgre
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ces difficultés, la monographic de L A. Medvedev se remarque par la richesse de 'Information
et la juste appreciation des faits, par la profondeur de l'analyse et Laptitude à synthétiser de
son auteur, aussi est-elle digne de toute notre attention. C'est un bon debut dans un domaine
qu'on commence a peine de défricher et qui réclame bon nombre de forces en vue de son etude
approfondie et sa valorisation scientifique. Pour notre part, nous avons apprécié tout particu-
lièrement le chapitre VII de l'ouvrage, qui traite avec une grande subtilité des idées socio-éco-
nomiques des humanistes byzantins.

Quelques-unes des conclusions de l'auteur sont vraiment dignes d'étre retenues : o L'hu-
manisme en tant que courant culturel de grande envergure, expression de Lidéologic de la nou-
velle classe bourgeoise, n'était pas inherent à Byzance... s, car Byzance (Asa un Etat entiere-
ment féodal gm, peut-étre, seulement dans ses reminiscences idéologiques avait quelques
attaches avec le fonds anti-fecodal de la Renaissance * (p. 166). Toutefois, il y avait à Byzance
4 tout un ensemble de conditions socio-économiques, un haut degre de développement de In
culture citadinc, l'émancipation des villes, un certain affaiblissement du principe unitaire de
la structure politique et par consequent une assez grande liberte individuelle, apte à générer
toutes sortes de courants d'idées, dont les idées humanistes aussi *(p. 167). o Alors que l'huma-
nisme italien passait du cabinet dans la réalité sociale, en tant que force créatrice et édifiante,
l'humanisme byzantin se pratiquait dans le vase cleis d'un cercle restreint de savants. Si les
humanistes itallens se posaient en fondateurs d'un monde nouveau, la majorité des humanistes
byzantins n'étaient que des continuateurs et des épigones * (p 168). o Au point de vue termino-
logique scientifique, la notion d'humanisme byzantin est la plus apte à exprnner cet ensemble
culture', spirituel, intellectuel, psychologique et esthetique qui est caractéristique pour la
conception du monde courante dans une partie de la société byzantine des XIV' el XVe siecles
et qui, par ses symptOmes, pent passer pour analogue A l'humanisine italien * (p 169).

L'ouvrage donne en annexe la traduction russe du traité, o Des lois s de Georgios Gemistos
Plethon, quelques données inedites sur les ceuvres d Theodore Mélochites, un fragment de
celle de Georgios Trapezountios e De l'astronomie w, ainsi que deux lettres de Lianoro de' Lia-
nori (1425-1478) de la collection des Archives de l'Académie des Sciences de Leningrad et deux
autres lettres, rédigées en lath', de Démetre Chalkokondyle (1432-1511).

If 51 iluïcscu

EQREM ÇABEJ, Studtme elimologjike ni fushi (1tudes d'étymologie albanaise).
Bleu (tome) II, A-B. Tirane 1976, 615 pp. (Akademia e Shkencave e R P. té Shqi-
perise. Instituti i Gjuhesise dhe i Letersise)

Les études d'étymologie, publiées pendant les années 1960-1966 dans les revues a Buletin
i Liniversitetit Shteteror te, Thanes, seria shkecat shoqerore et Studime filologjike s, sont
reproduites dans le present volume, refondues avec méthode, afin de fournir un instrument
de travail cornplet instrument attendu avec impatience par les albanologues, les hellénistes,
les romanistes, les slavisants et les turcologues. L'auteur commence par le deuxième volume,
réservant le premier a l'exposé de ses principes méthodologiques et à rinformation bibliographi-
que, dont la parution devra sans doute avoir lieu a la fin de cet ouvrage. Il s'agit de la presen-
tation dans son ensemble du materiel lexical albanais, suivant un ordre alphabétique et avec
un résumé franca's pour finir. Relevons l'avantage d'une presentation qui a renonce au systeme
rigide du veritable dictionnaire, qui impliquait l'obligation de respecter une structure con-
slier& et imperative ; en effet, cette manière plus souple d'aborder le problème laisse place A
des (lasts subsidiaires illimités, extremement nécessaires dans notre cas. Le livre reunit et
discute des faits de langue dates de toutes les périodes historiques et relevés dans toutes les
regions habitées par les Albanais, sans oublicr ceux fournis par la littérature populaire, la dialec-
tologie et l'onomastique. Telles étant les choses et compte term aussi de la competence reconnue
de l'auteur, l'ouvrage en question ne pent étre qu'un moyen informationnel de toute première
main, digne d'une attention particulière.

Chaque langue comporte un lexique stable, dont on se sert sans cesse et qui est, gene-
ralement, un heritage antique, complete par un lexique changeant, mobile, adaptable aux
besoins d'une époque Itistorique donnée. Dans le cas de l'albanais, les mots de la première
categorie appartiennent dans leur majeure partie à l'antique fonds indo-européen : dans leur
majeure partie, mais non exclusivement, car il y a toute une série de termes de cette m&ne
catégorie, originaires du latin, du slave, du grec, del'italien ou du turc. En tant que partie
composante du principal fonds lexical, ces mots détiennent dans l'ensemble du systéme lin-
guistique tine trés bonne position. Toute influence extérieure se laisse mieux juger si l'on ne
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perd point de vue la force avec laquelle elle parvient A se frayer une place au cceur meme d'un
systeme linguistique, autrement dit, en ne perdant point de vue les facteurs de qualité. Quand
le linguiste serre de pres le développement de ce processus historique, il arrive A saisir dans une
certaine mesure les rapports socio-politiques ; par consequent, sa competence dans cette disci-
pline lui offre un instrument efficace pour l'investigation du passe d'un peuple, en remplaçant
avec succes la pénurie des sources historiques. C'est ce qui nous oblige A ramie minutieuse du
lexique, avec la precision rigoureuse de son origine chose pas toujours facile A réaliser.

Le present volume discute environ 900 mots. Suivant leurs origines, on petit les classer
en : elements autochtones 395 ; turcs 200 ; italiens 112 ; slaves 80 ; grecs 58;
latins 34 ; français 11 ; roumains 6 ; allemands 3 ; espagnol 1. Lorsqu'il s'agit
de préciser l'origine des mots, le domaine le plus facile est celui de la terminologie moderne,
où l'albanais présente l'avantage insigne par rapport aux langues bulgare, roumaine et serbo-
croate, de pouvoir opérer (tout comme l'allemand ou le grec) avec des moyens internes dans le
but de composer des termes nouveaux : krye c tete *-Fgjaa long kryegjaté a dolicocépahle
krye tete kishe église = kryekishE cathedrale s, etc. Le mot atdhe (at c pere dhe

pays a) est calque sur l'allemand Vaterland et le mot mémedhe (rnenz a mere dhe e pays a),
une imitation de l'expression italienne madre patria. Toutefols, cette sorte de calques sont rares
en albanais, car cette langue opere presque toujours de manière independante, en utilisant ses
propres ressources. Ceci explique pourquoi la terminologie scientifique ne comporte en albanais
que peu de mots étrangers.

On constate l'influence sporadique du roumain, qui se réduit A quelques mots seulement,
d'origine aroumaine. Ainsi qu'il résulte du dictionnaire de Tache Papahagi, la langue albanaise a
donne au dialecte aroumain un certain nombre de mots ; d'autre part, elle a reçu de l'aroumain
un nombre, un peu moins grand, de mots phénomene qui correspond exactement A la pro-
portion numérique entre Albanais et Aroumains.

Les elements latins de l'albanais sont assez bien connus ; leur total remonte à environ
six cents mots. Sur le tout, le present volume en discute 34, mais on ne saurait les considerer
comme absolument sars. Le latin semble avoir exercé sur l'albanais une influence d'une grande
ancienneté et qu'elle s'exerce jusqu'à des profondeurs considérables. GrAce A la precision
offerte par cette sorte d'éléments, grAce aux possibilités qu'ils assurent d'établir une chronolo-
gie relative, grAce, enfin, a leur rele actif dans l'albanais actuel, les elements d'origine latine
marquent une étape importante, ainsi que les repel-es indispensables de l'histoire de la langue
albanaise. Ces elements latins englobent des termes désignant la flore et la faune méditerranéen-
nes ou encore des mots illustrant les contacts avec l'Occident. Ce sont autant d'arguments en
faveur du caractere autochtone des Albanais.

Pour ce qui est des elements grecs, le present volume traite de 3 mots grecs antiques,
6 mots d'origine byzantine et 28 autres néo-grecs. Les mots grecs antiques, surtout ceux origi-
naires du dialecte dorique, montrent que les ancetres des Albanais actuels ont vécu A proximité
des Grecs, dans les limites de l'Albanie contemporaine, et non quelque part plus au nord ou
aii nord-est, comme quelques historiens étrangers ont essayé de le prouver. En ce qui concerne
leur contact avec la culture byzantine, bien qu'actif, il ne fut pas aussi soutenu qu'on aurait
pu s'y attendre.Quant aux mots d'origine néo-grecque, bon nombre d'entre eux sont communs

ceux relevés dans le dialecte aroumain preuve que Albanais et Aroumains ont vécu dans
des conditions analogues.

Environ quatre-vingts, les elements d'origine slave sont entrés dans la langue soit par
la filiere serbo-croate (dans le dialecte guegue), soit par la filière bulgare (dans le dialecte
tosque); il y a encore un certain nombre de mots d'origine slave dont on ne saurait pas préciser
rigoureusement la filière. Ces elements sont entrés dans l'albanais à différentes époques, rims
partiellement moles, ils n'ont jamais touché la profondeur des emprunts slaves du roumain.
On y trouve la preuve de la difference des modes de vie albanais et slave : les premiers s'adon-
nant de preference à l'agriculture, alors que l'existence des seconds était surtout pastorale.

Remarquable à maints points de vue, l'influence italienne ne pent pas toujours etre dis-
tinguée de l'influence latine. En outre, il n'est pas toujours facile de faire une distinction entre
l'influence vénitienne et l'influence italienne en general; en effet, maltresse pendant un certain
temps des villes albanaises de la ate adriatique, Venise a laissé son empreinte dans la termi-
nologie de la nagivation et du commerce, ainsi que dans celle de l'architecture et de l'art mili-
taire. Ces mots reflétaient les caracteres spécifiques d'une cetaine civilisation, bientet tombée
en desuetude, sans avoir eu le temps de se generaliser en Albanie, pour devenir commune A
son peuple tout enter. Sur les 31 mots d'origine vénitienne aucun n'a plus cours de nos jours
dans les limites du territoire de la langue albanaise. Par contre, quelques elements italiens se
sont infiltrés profondement dans le systeme linguistique albanais, devenant d'un usage trés
frequent. On peut affirmer en general que les elements italiens sont sans cesse entrés en alba-
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nais à partir, probablement, du Xe siècle, en communiquant à cette langue divers aspects de
la culture européenne.

Sur les quelques deux cents mots originaires du turc du present volume seulement 41
se retrouvent également en roumain. On pent affirmer sans aucune exagération qu'entre toutes
les langues sud-est européennes ralbanais compte le plus grand nombre de turcismes. Parfois,
ces termes se scout glissés jusque dans les coins les plus reculés du pays ; ils sont devenus populaires
en ce sens qu'ils sont entrés dans les locutions, dans les expressions spécifiques, dans les argots,
voire dans les tours d'expression les plus personnels, c'est-A-dire dans la litterature lyrique et
dramatique. Néanmoins rinfluence turque ne s'est pas avérée aussi viable dans tous les com-
partiments de la vie : quantité de mots de la terminologie administrative, des relations agraires,
des différents articles étoffes, vètements, armes , des noms d'instruments de musique, de
la terminologic culinaire et de rideologie religieuse, etc., ont cessé de tenir un rdle sur le plan
social, d'oil leur caractère caduc. De nos jours, ces elements turcs présentent une regression
marquee qui sera encore plus sensible chez la future generation.

Mais rétude la plus difficile reste celle des elements autochtones antiques. Heureusement,
l'auteur du present ouvrage dispose d'une bonne formation théorique, obtenue par la frequen-
tation des linguistes de renom, tels Paul Kretschmer et Norbert Jokl ; il est très au courant
de la littérature dialectale et connalt bien le vieux-albanais, en tant qu'éditeur magistral de
l'un de ses monuments (le Missel de Buzuku) ; il détient, enfin, la maltrise des données topony-
miques et use des toutes dernieres méthodes de la recherche moderne. Aussi, lorsqu'il n'arrive
pas A &after complètement quelque incertitude, c'est A cause de la pénurie des sources infor-
tnationnelles. On ignore presque tout en ce qui concerne les langues illyrienne et thrace. La
frontière qui les séparait jadis devait se trouver quelque part A l'Ouest des cours de la Morava
et du Vardar, de sorte que le Nord-Est de la péninsule Balkanique était le domaine des parlers
thraces, alors que le Nord-Ouest (jusqu'A l'Adriatique) était la patrie des parlers
Selon l'auteur, l'albanais actuel est une langue qui continue directement et sans hiatus Filly-
rien antique, ma's les avis des spécialistes sont encore partages à cet égard. Il n'en reste pas
moms que la these la plus vraisemblable est celle qui considere la langue albanaise comme eon-
tinuatrice de l'illyrien et les Albanais eux-memes comme les autochtones des territoires compris
clans les limites actuelles de leur pays. La langue roumaine découle directement du latin parle
jadis en Dacie et en Mésie ; on peut départager au point de vue chronologique le roumain du
latin, en assignant à cette ligne de demarcation les siècles, c'est-A-dire A peu pres
la meme période que pour les autres langues romanes, de l'Occident du continent. Le processus
de romanisation a duré longtemps et les langues locales ont persisté pendant un bon bout de
temps aprés l'arrivée des Homains (l'une d'entre elles ralbanais ayant survécu jusqu'A
nos jours). Les contacts pluriséculaires entre le latin et les langues autochtones ont donne
lieu à des échanges lexicologiques mutuels, comme le témoignent les elements latins de l'al-
banais ou le lexique de substratum du roumain. Or, pour ce qui est de l'albanais, il ne saurait
etre question d'un substratum (ainsi que l'auteur du present ouvrage l'a déjà remarque
juste titre), car cette langue représente la phase actuelle de revolution de l'illyrien.

Quelques exemples sont à memes de imeux rendre compte de cet ant des choses, tout
en faisant aussi salmr par le lecteur la méthode de l'auteur. Le mot albanais burre s.m. s homme,
male, mari o est rattache au nom Thrace Burebista (le r route serait le résultat, relativement
tardif, d'une gemination expressive *, p. 541). Autre exemple : lmze olevre, rive, rivage,
bord (avec i bord s comme premier sens) est compare avec le nom Byzantion (y prononce
ou) a ville située au rivage de la mer s. De 1A, à conclure : les deux mots ont des correspon-
dances en thrace et en albanais (langue qui continue l'illyrien), il s'ensuit que l'albanais buzó
est originaire de rillyrien, alors que le roumain buzei levre * est originaire du thrace. Le thrace
el rillyrien Ciant des langues indo-européennes apparentées, elles comportaient, par consequent,
des formes et des sens analogues. Lorsque l'auteur ne trouve pas le correspondant thrace,
refuse la Wei:1de du substratum pour les mots roumains, leur attribuant une origine albanaise

vapeur, exhalation, sensation de chaud * roum. abur o vapeur * (de l'albanais dia-
lectal abull); alb. bung s.m., bunge s.f. o chêne sessiliflore roum. bunget o forU épaisse
(bung + le suffixe latm -clum). Son procédé repose donc sur rargument a sheriff°, mais
celui-ci n'est pas toujours probant Un autre aspect theorique du problème :les elements origi-
naires de l'illyrien relevés en roumain s'y sont introduits par la filière latine ou thrace ; par con-
sequent, dans le premier comme dans le second cas, l'usage du concept de substratum semblerait
justifie.

Naturellement, on ne saurait prétendre A une vision d'ensemble avant de connaltre
rouvrage au complet. Toutelois, des à present, on peut affirmer que ce sera une ceuvre particu-
lièrement importante pour l'albanologie en general et de portée nationale pour le peuple albanais.

H. Miliaescu
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G. TI-I. D MARAS, NeoeXklivt.xòç Stcapornank, Athènes, Editions Hermes, 1977, 524 p.
(NeoeXkilvtx& n.eXeri)licrrx 2).

La collection NcocXXilvtz& p.eXe-rilliceca o, fondée aux Editions Hermes sur l'initiative
de Philippe Iliou, débutait récemment par un choix des écrits de Manuel Gédéon sur la vie
spirituelle grecque aux XVIIle et XIXe siècles, dfi au meme chercheur.

Le second volume de cette série est consacre aux recherches du professeur Constantin
Th. Dimaras sur les Lumières u grecques. Nous signalcrons des maintenant un rapprochement
qui s'impose. Si Manuel Gédéon fut l'un des premiers à envisager pour la culture grecque ce
que nous appelons fréquemment aujourd'hui l'histoire des idees, c'est sans doute le pr Dimaras
qui, depuis pres de trois décennies, a reconstitue avec un esprit de méthode et une minutie
qui ont fait école les lignes generales du développement de la culture grecque moderne.

Il suffit de lire la breve introduction de ce livre, pour comprendre que ces recherches,
devenues fondamentales en la matière, ont été guidées par quelques principes tres Ors,
tres simples en apparence. C'est ainsi que, pour caracteriser les diffél ents chapitres de son
livre, l'auteur attire l'attention sur l'importance de la prosopographie pour l'histoire des idées,
a un triple point de vue. Tout d'abord, la nécessité pour nous de connaitre les homilies qui
employaient ces idées. Peu ou mal connus, ces derniers ont souvent souffert de l'esprit de

synaxaire o qui inspirait nombre de biographies, dont les héros, figés et °riles de toutes les
vertus, restent si éloignés de nous.

En second lieu, la prosopographie nous permettra, avec he temps, de creer une typologic,
de donner de la sorte un statut de science à des approches encore balbutiantes et dominées par
le dilettantisme. C'est dans ce sens et pour assurer ces progrès que la biographic devient un
moyen d'investigation dont il faut élargir le champ d'action. Enfin, un troisième argument
en faveur des recherches biographiques a trait au rále de temoins qui revient à ces hommes.
En effet, precise M. Dimaras, nous assurer de la véridicité des temoignages est bien la première
chose à faire et c'est dans ce but que nous devons nous fier a des biographies absolument
précises. Aussi l'auteur a-t-il Oche d'offrir dans ce voluine ce gull appelle les matériaux
d'une pensée biographique

Une autre méthode exposée dans la preface, très moderne par la place qu'elle accorde
aux elements quantitatifs, est celle de la statistique. Elle fut peu familière, par le passé, pour
l'histoire des idées ou des mentalites, meme si nous savions depuis Aristote que le singulier
ne peut former l'objet d'une science ». L'auteur de ce livre oppose done aux theories des in-
fluences qu'il condamne celle de la conscience statistique et d'une vision quantitative
du monde, en nous expliquant aussi ce que nous appellerions, l'importance du bond quanti-
tatif, qui est a l'origine des nouveaux courants idéologiques, des mouvements sociaux et des
changements opérés sur les modeles.

Mais procédons à une breve analyse du contenu de ce volume, puisque la variété et
l'importance de chacun des themes qui y sont étudies demanderaient normalement un
compte rendu special. Tout juste si nous arriverons a signaler la manière dont y furent appli-
quées les méthodes dont nous parlions plus haut.

Les deux premières etudes de ce volume embrassent de manière genérate les principaux
aspects des o Lumières grecques. 11 s'agit d'ailleurs, dans le cas du premier ('O 'EXX-rjvi.xòç
Ai,ccqxoTiap.6q) d'un chapitre de la Grande Encyclopedic Grecque et, quant au second (Tò crxil.tce
TO5 Accapurnap.oi5) d'un chapitre de l'Histoire du peuple grec. Nous avons donc la l'intro-
duction dans les principaux traités concernant l'histoire et la civilisation néo-hellénique
de ce domaine nouveau qu'est la connaissance des i Lumières i grecques. Un schema des
Lumieres dans la culture grecque y est donne : chronologie du phénomene, principes fondamen-
taux, confluences avec les formes occidentales de ce courant et, en meme temps, spécificité
par rapport à ces dernières, evolution, étapes et survivances, principaux représentants.

C'est surtout le second de ces essais qui, s'étendant sur une centaine de pages, offre
une image complete de ce que ce courant fut pour les Grecs dans tous les domaines de la
vie intellectuelle. En commençant par une statistique éditoriale, pour continuer avec les fac-
tcurs essentiels du mouvement, l'auteur s'arrete également aux principaux textes néo-hellé-
niques qui les refletent. En découvrant la force révélatrice de certaines notions, de leur evo-
lution surtout, sous l'impact des nouvelles idées, C. Dimaras donne A son texte la profondeur
des etudes définitives.

C'est toujours à l'aide de la statistique dont l'emploi prudent et nuance en fait un
argument de premier ordre qu'on démontre les progres de l'émancipation idéologique des
Grecs au XVIII» siecle dans l'étude intitulée Les Lumzeres el la consetence néo-liellénzque.
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Deux chapitres consacres à Voltaire étudient son destin en Grèce, en constatant que
la courbe du puissant echo de son ceuvre dans la culture grecque indique revolution meme de
cette culture. Rien n'y manque, depuis la mention des premiers témoignages de sa connais-
sance en Grece à partir de 1765 et 1776 jusqu'à la diffusion des pamphlets de Voltaire
(dont on commente la signification politique) et à rintéret montré par les intellectuels grecs
du temps. Adeptes et adversaires y sont signalés et expliqués, une place a part Rant accordée
au courant de rehabilitation de Voltaire que dirige Koray.

La grande figure de Démélre Kalardus dont la pensée a Re restituée à la culture
grecque grace aux editions et etudes du pr Dimaras est évoquée dans un chapitre complet,
traitant de sa vie et de ses ceuvres, qui marquent les débuts des o Lumières » grecques.

L'essai intitulé Dix ans de culture grecque dans leur perspective histonque (1791 1800)
nous fait connaltre ce que rauteur appelle, à juste titre, un 4 temps essentiel dans le develop-
pement de la culture néo-hellénique, puisque c'est pendant ces années que nous assistons
la e sclérose de l'humanisme religieux, a la formation de l'esprit liberal et a rémancipation
progressive de la pensée s. Cette décennie est marquee par des phénomènes symptomatiques
pour les progrès de la mentalité grecque, dont le plus eloquent est le cycle d'atlaques contre le
nouvel esprit, initié par la Patriarchie de Constantinople. Un autre sympt6ine de la pensée
moderne est l'apparition de la prose d'imagination inspirée par la vie contemporaine, amsi que
de nombreuses pieces de theatre, chrestoéthies et livres de pedagogic. La parution du premier
journal grec, a Vienne, le programme révolutionnaire de Rigas, le début cle la carrière litte-
raire de Koray et rinfluence de Katardzis se placent également dans ce temps essentiel,
qui voit aussi se former la conscience des liens ethniques des Grecs modernes avec les Grecs
anciens. C. Dimaras constate que tout ce qui allait former le caractère spécifique de la genera-
tion de 1800 1821 était déja prefigure dans les années 1790 1791.

Les pensées que suggere à rauteur rceuvre de la deuxième generation des Mavrocordatos
(Nicolas Mavrocordatos), (lat.Xaaiou 11ápspric » nous offre un o cas * littéraire des plus intéressants.
En prenant pour base de discussion la viabilité d'une ceuvre, sa dépendance de trois moments
essentiels (la redaction, la localisation subjective et la localisation objective), rauteur illustre
cet aspect théorique par cet écrit du prince phanariote. Rédigé environ en 1718, le premier
roman néo-hellénique resta inedit jusqu'en 1800, quand il fut imprime une seule fois. Sa
signification est importante, puisque cet ouvrage rompt avec les traditions classiques, se ratta-
chant aux nouvelles formes occidentales. C. Dimaras en souligne l'intéret, en s'attardant plus
longuement sur le relle des Phanariotes, en tant que facteur essentiel de ces contacts, qui redon-
naient aux Grecs une conscience européenne, ce qui constituait, a le premier acte qui
nous rendra la liberte et Findependance ». C'est la difficulté de trouver les traces de ces con-
tacts au debut du XVIIIe siècle qui rend ce texte si précieux, temoigne de la connais-
sance du franeais dans les cercles phanariotes, avant 1720.

La présence de J. G. Herder dans la spiritualité néo-hellénique pose tout d'abord, pour
l'auteur, la question de l'orientation générale de la culture grecque (dirigée surtout vers la
France et l'Italie), ainsi que celle de la connaissance des langues chez les Grecs. Il est inté-
ressant de noter qu'en &Tit des progres de l'impression de livres allemands (manuels surtout)
et de l'importance croissante de Vienne en tant que centre culturel de la o diaspora * hellé-
nique, les contacts avec la pensée de Herder tardent à se montrer dans les cercles des intellec-
tuels grecs. A peine mentionné en 1813 et en 1817, Herder commence à ètre traduit en néo-
grec en 1820. Mais ce n'est que plus tard, pendant les décennies qui marquent le milieu du siècle
(Ve et VI») qu'on constate la presence accentuée de Herder dans réveil de ridéologie néo-hellé-
niqae. L'explication que nous en donne M. Dimaras représente une très belle page de l'histoire
des idées, car il nous fait découvrir la nécessité pour les Grecs de dépasser la crise qu'ouvrait
pour eux le déclin du Philhellénisme, la nécessité de prouver leurs attaches avec l'Antiquité, de
définir le rOle du peuple grec. C'est précisément dans ce sens que la contribution de Herder fut
importante, sa principale contribution à la mentalité du XIX» siècle étant celle d'avoir avant
tout, aide les théoriciens de rhellénisme à donner un sens à rhistoire, chose indispensable pour
toutes les recherches s. Aussi conclut-il avec justesse : o Les deux plus importantes manifesta-
tions du néo-hellénisme, c'est-a-dire l'historisme et l'ethnographie, ont tous les motifs, en ce
qui concerne leur genèse, de se réclamer de Herder s.

Avec Koray et son époque nous pénétrons pour imiter une formule qu'y emploie
l'auteur dans le-vif de l'action, au cceur mème du drame. Après avoir caractérisé répoque
de Koray 1748-1833 comme étant l'une des plus typiques pour le néo-hellénisme,
C.Dimaras passe aux o personnages du drame e, c'est-a-dire aux personnalités qui la marquent :
D. Katardzis, Gr. Konstantas, Ad. Koray, N. Doukas, P. Kodrikas, Gregoire V, Nicolopoulos,
Zalikoglou, N. Vamvas, Oikonomos, Anthime Gazis, Pharmakidis, Kokkinakis, Konst. Koumas.
En fixant comme limite de cette période la Guerre d'Inclépendance, l'auteur explique les change-
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ments qui se produisirent après 1821. Les idées de Koray faisaient leur chemin dans les
conditions créées par les nouvelles réalités de l'Etat grec, tel que l'entendaient aussi les jeunes
generations, en perdant leur force, changeant de nature. C'est surtout ridée koralste du a che-
min de milieu * (« friar) 6864 o) qui employee par chacun à son gré ne garda plus rien du
contenu qu'elle avait eu pour Koray.

Un intéressant passage nous fait voir à quel point les choses avaient change vers le
milieu du siècle, nous préparant en meme temps A comprendre le dernier chapitre de ce
livre : La fin des Lumitres et ConstantinPaparrigopoulos. En effet, une fois les échos du Phile-
hellénisme affaiblis, surtout depuis que les theories de Fallmereyer avaient mine a la base ce
grand courant, la question qui se pose de manière particulièrement aigue est celle de la consci-
ence historique du peuple grec. La contribution du grand historien dans ce sens fut essen-
tielle, puisqu'il redonna aux Grecs l'histoire unitaire qui les rattachatt en meme temps aux
anciens Hellènes et aux Byzantins.

L"ErrEp.al.pov du volume nous reserve une surprise. Nous y trouvons, reproduit
intégralement et precede d'explications un texte découvert par C. Dimaras il y a une dizaine
d'années, qu'il avait intitulé L'Anonyme de 1789 s. Le jugeant un temoignage important
d'un moment décisif de revolution spirituelle néo-hellenique, l'auteur de ce volume avait
pourtant hésité A le publier jusqu'ici, dans respoir de pouvoir approfondir son analyse. Nous
avons 16 une invitation lancee aux chercheurs, aux Roumains surtout, puisque de nombreux
elements de l'Anonyme se rattachent A la Moldavie (notns, toponymes, vocabulaire, etc.).

Mais, ainsi qu'on a pu s'apercevoir, IA ne s'arretent pas les contacts gréco-roumains
suggérés par le livre de C. Dimaras. Le terrain commun que les Lumières s grecques ont eu
avec les e Lumières roumaines y est present, sinon formulé. La plupart des etudes que nous
venons de commenter y font de fréquentes allusions. 11 y fut question taut des professeurs des
Academies Princières de Bucarest et de Jassy, que de la carriere brillante de Katardzis,
de Calfoglou et de Kodrikas en terre roumaine. Rappelons également la circulation des e OtÀo-
Not) Ilcipepya s, ainsi que le fait que G. G. Pappadopoulos, le premier à avoir entame le
dialogue avec Paparrigopoulos, avait enseigné au College de St. Saya, en déployant à Buca-
rest une activité culturelle qu'encourageait le prince Alexandre Ghica.

Il est evident que nous ne pouvons pas pretendre avoir rendu le contenu si riche de
ce volume en quelques pages. On n'a fait que saisir les grandes lignes de la méthode si person-
nelle du pr Dimaras. Nous aurious voulu aussi pouvoir mieux en surprendre la technique_
Mais le lecteur déjà averti sait qu'il retrouvera dans ce texte rerudition raffinée et la
méthode scientifique qui lui sont propres. Comment décrire aussi ce ton de causerie qui rend
avec tant de simplicité les resultats d'un long contact avec ces themes si chers à l'auteur
Aucun symptenne ne lui échappe, qu'il s'agisse d'une première reference A un auteur, dea
signes avant-coureurs d'un changement de mentalité, ou, au contraire, de ceux qui annoncent
le &din d'un courant et, plus tard, ses survivances.

Nous ne pouvons que savoir gre 6 M. Dimaras de nous avoir donne ce beau livre sur
les Lumières

Cornelza Papacosica-Danielopolu

VENF,TA RASEVA-BOJINOVA, Bnyunania ha Beziema Bonzeea paanaaea 3a Bomeeomo
cedsteuenzeo (La petite-fille de Veneta Botev parlant de la fatnille de Botev), Sofia,
1976, Ed. du Front de la Patric, 190 p.

Emouvantes ces pages de Veneta Rachéva, peLite-fille de répouse de Christo Botev
poète révolutionnaire, dont elle porte le prelim. Agee de plus de soixante-dix ans, ses souve-
nirs sont précisés et surtout completes par toute une série de documents, les uns gardés dana
les archives publiques, les autres provenant des archives de sa famine. À ceci s'ajoutent
encore les témoignages de quelques éminentes personnalités de la culture bulgare, telles Michei
Arnaudov, membre de l'Académie, lui-meme presque centenaire ; Simeon Radev, historien et
diplomate ; Thomas Tomov, professeur, etc.

L'ouvrage de Racheva ne répete guere les données connues de la biographie du poète.
D'ailleurs, ses souvenirs ne se rapportent pas directement à Christo Botev, à la disparition
duquel elle était Agee de moins de deux mois ; ces souvenirs évoquent la femme du poète,
fils de celle-ci, Démètre, qui était le père de l'auteur, ainsi que sa fille, Ivanka Botev. Mats
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l'ombre du grand disparu plane sur les pages de ce livre qui est tout A la fois un document
d'histoire littéraire et une éloquente tranche de vie fournissant des renseignements précieux
-sur une famine entrée dans l'histoire, une ceuvre rédigée avec amour, un indéniable esprit
critique et surtout avec beaucoup de talent. Adresse au grand public, le livre est déjà épuisé,
inalgré un tirage qui dépasse 50 000 exemplaires.

Nee à Tirnovo la meme année que son mari (1847), Veneta Vizireva a da d'abord
epouser contre son cceur, à dix-sepi ans, un riche marchand qu'elle n'a jamais aimé, ni meme
respecte. C'est pourquoi seulement une arm& plus tard, profitant d'une absence de son époux
ct en dépit des remontrances de sa mere, elle s'empara de son enfant, en quittant le domicile
conjugal pour Bucarest, oa était fixé son oncle, Panaret Racheve, en mission A l'époque
dans la capitale roumaine pour le compte de la patnarchie constantinopolitaine.

L'historien trouvera quelque intéret A étudier la biographic de ce Bulgare de Tirnovo,
qui portait au début le nom grécisé de Panaiote Ioanidis et qui, sur une haute recommanda::
tion de la Porte, avait été bien accueilli par le prince regnant de la Valachie, Alexandre Ghica.
Ayant commence par suivre les cours du College de St.-Sava de Bucarest, le jeune Bulgare
devait parachever ses etudes A Athenes et à Paris, toujours avec l'appui du prince roumain.
Rentré à Tirnovo en qualité de professeur à l'école grecque de cette ville, il n'y resta que peu
de temps. On le retrouve en 1845 comme diacre A la patriarchie de Constantinople. Métropolite
de Pogoniana en 1854, il siege A Bucarest, avec pour mission de superviser l'administration des
revenus de quelques couvents à l'obédiance de la patriarchie. C'est A Bucarest qu'il rallie la
première organisation politique de la diaspora bulgare, celle qui plus tard deviendra connue
sous le nom de la Societe de bienfamance *, se caractérisant par ses vues conservatnces et
subordonnés A la politique tsariste. Quand le prince Alexandru loan Cuza procida A la secula-
risation des biens conventuels en 1863, Panaret Rachève declare son appartenance A la nation
bulgare et. profitant de ce que l'église bulgare était en conflit avec la patriarchie, conserve
par-devers soi une somme d'environ 20 000 ducats. Toutes les demandes d'extradition de la
patriarchie sont restées sans echo. Ayant perdu de ce fait son diocese, il a fourni une somme
de 1 200 pieces d'or, complétée jusqu'à 2 000 par les autres Bulgares de Bucarest, ainsi que
par quelques Roumains, dont C. A. Rosetti, nécessaire à l'achat de la maison qu'il habitait.
Le rez-de-chaussée de cette habitation fut transformé en école bulgare, alors qu'au premier
etage se trouvait l'appartement somptueux de Panaret et au second une chapelle ayant servi
d'église aux Bulgares établis A Bucarest, desservie par le métropolite Racheve jusqu'apres la
liberation de la Bulgarie. Cette maison existe encore A Bucarest, dans la rue Calarasi, avec une
inscription notant l'année de sa renovation (1869).

Intéressant de retenir aussi le fait que par les soins du meme Panaret Racheve, le fils
de Veneta, appelé maintenant Démètre Rachève, entra, dans sa septieme année (1872), non

l'école bulgare qui fonctionnait dans la maison de son oncle, mais dans une école roumaine
Bucarest.

C'est pendant l'automne de 1874 que Christ° Botev a connu sa future femme, alors
enseigna, pour peu de temps, A l'école bulgare °a habitait Panaret Racheve. Dans la maison de
celui-ci, le poète était surtout connu par les attaques qu'il dirigeait contre la Societe de bien-
faisance II, du comité de direction de laquelle faisait partie le métropolite. Telles étant les
choses, le mariage de Veneta avec Christo Botev ne pouvait etre approuvé par l'oncle de
l'épousée. D'une plume alerte, l'auteur décrit la maniere dont Veneta, passant outre les severes
admonestations du métropolite, quitta la somptueuse demeure de celui-ci (en son absence),
pour rejoindre Botev dans sa modeste habitation de Calea Serban Voda et vivre ensuite
ensemble rue Ruemoara (l'actuelle Dimitne Onciul). Mais leur vie commune ne devait pas durer
longtemps. En avril 1876 une fille, Ivanka, fut née et au moms de mai, dans les circonstances
connues, le poète passa avec sa troupe en Bulgarie. Après sa mort, Veneta recut l'aide du
Comité bulgare de Bucarest et ensuite, la Bulgarie une fois liberée, elle regagna Tirnovo, sa
villa natale.

En 1885, Veneta retourne pour quelque temps A Bucarest, chez son oncle, le metro-
polite, qui avait fini par lui pardonner son manage. Sa fate avec Botev, Ivanka, commence
son education au pensionnat de Mme Brock, mais elle rentrera à Tirnovo pour achever ses
etudes élémentaires. Après un bref séjour A Vienne, comme pensionnaire A Notre-Dame-de-
Sion, Ivanka part pour Geneve, oa elle poursuivra aussi ses etudes universitaires. On la
retrouve professeur A Tirnovo en 1901. Les pages dédiées à ses années estudiantines sont
particulièrement intéressantes, avec l'évocation de la vie des étudiants bulgares A Geneve et
les activités auxquelles elle s'adonnait avec ses condisciples. Également intéressant se révèle
l'apercu des relations nouées par Ivanka Botes', rentree en Bulgarie, avec Nathalie Karavelov,
la femme du poète L. Karavelov, ou avec le poè,te P. Slaveikov, ainsi que l'évocation de son
manage avec le dr St. Milcev, leur voyage A Bucarest et d'autres details de ce genre. L'his-
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toire litteraire enregistrera avec intértt les precisions concernant la réédition de l'muvre de
son pere, Christo Botev, entreprise commencée par Ivan Klini:,'arov, le deuxieme biographe du
pate. L'ouvrage n'était pas encore sorti de sous presse quand lvanka Botev décéda, Wee
par l'anthrax, le 7 novembre 1906. Sa tombe, ornée d'un beau monument en marbre rose, com-
mandé à Bucarest, se trouve a Tirnovo. C'est également la que se trouve la sepulture de
Panaret Rachève, dans l'église de SL-Constantin, on il y a aussi son buste sculpté par un
artiste roumain.

Démètre Rachève était le fils né du premier mariage de Veneta et qui avait onze ans
lors de la mort de Christo Botev. Pour complaire à son grand-oncle, le metropolite, Demetre
poursuivit des etudes théologiques à Kiev. Ensuite, entre les années 1888-1891, il se rendiL

Bruxelles pour suivre d'abord des cours de droit et ensuite etudier les sciences politiques.
Avec cette formation, rentre en Bulgarie, la voiePui Raft ouverte pour une brillante carriere
dans l'administration. Il préféra néanmoins l'enseignement, étant un admirable pedagogue.
Ses anciens élèves, devenus d'éminents représentants de la vie intellectuelle bulgare, l'ont
&era dans leurs mémoires et autres &tits comme un professeur exceptionnellement done.
11 suffit, pour se rendre compte de ses dons intellectuels et de sa culture, d'évoquer la liste
de ses amis intimes : le pate Ivan Vazov avec lequel il parlait parfois le roumain en revivant
leurs souvenirs de Bucarest ; le pate Peio Iavorov ; le compositeur Dobri Christov ; l'écrivain
Todor Vlaikov ; Mustapha Kemal, le futur Kemal Pacha, à l'époque attaché militaire de la
Turquie à Sofia ; ses collègues Michel Arnaudov et Thomas Tomov, au commencement de leur
activité dans l'enseignement. Des voyages à l'étranger et la connaissance de la litterature
de l'époque lui assuraient un large horizon. Toutefois, de méme que sa scent Ivanka, inalgre ses
dons, malgré une culture choisie, il n'essaya jamais d'écrire. Les deux se rendaient bien compte
que la grande ombre de leur père risquait de faire palir les tentatives en ce sens des rejetons,
si clones fussent-ils. En revanche, ils brillèrent dans la société bulgare du temps, en se distill-
gant aussi bien par leur conception de la vie que par leur activité didactique. Dernetre
Rachève mourut à Sofia, en novembre 1935, seize ans après sa mere, Veneta Botev, déceclée
en 1919.

Le livre de Veneta Racheva se révèle particulièrement attachant, le lecteur trouvant
chaque page des details et des faits inédits, des interpretations originales. Cette lecture se
trouve facilitée grace à la plume alerte de l'auteur, à ses dons de conteur. Qui plus est, les
souvenirs de Veneta Racheva servent à verifier, en les confirmant ou les infirmant scion le
cas, les dires des premiers biographes de Botev, Zaeharie Stojanov et Ivan Klinéarov. Le
livre comporte, en outre, quelques fac-similés d'après des documents, ainst que quantité de
photos de famille peu familières au grand public.

C. Velichi
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Rédigées par : H. 1111HAESCU (H.M.); ANCA GHIATÀ (A.G.); PAUL OPRESCU (P.O.);
CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU (C.P.-D.); J. IRAISCHER BERLIN
DDR (Irm.); STEFAN VfLCU

INSCR1PTI1LE DACIEI RONIANE. Volumul II : Oltenia st Muntenia. Culese, traduse in
romAneste, insotite de comentarii i indici (Inscriptiones Dame Itornanae. Volumen
II: Pars meridionalis, inter Danutnum el Carpatos montes. Collegerunt, Dacoromanice
verterunt, commentanis indicibusque instruxerunt) Grigore Florescu et Constantin C.
Petolescu. Ed. Academiei, Bucuresti, 1977, 276 pp., 1 carte, 207 photos.

Ceux qui ont surtout ceuvré en vue de réunir et de publier les inscriptions latines de
Dade méridionale (les actuelles provinces roumaines d'Olténie et de Valachie) sont les savants
Grigore Tocilescu, Vasile PArvan, Grigore Florescu et Dumitru Tudor. Justement, le present
recueil repose sur un manuscrit du regretté Grigore Florescu, complete, et mis A jour par les
soins de Constantin C. Petolescu. Il se compose de 661 inscriptions, briques et estampilles,
presentees suivant un critére géographique (du sud au nord et de l'ouest vers l'est), avec leur
traduction. Des commentaires, accompagnés de photos et d'index en facilitent la lecture de
celui qui s'intéresse à l'histoire de cette contrée. Les inscriptions latines sont datées des

IIIe siécles de 113!. (avant l'an 271) et pour la plupart fragmentaires, quant aux inscriptions
grecques, elles sont trés rares. À mentionner aussi les deux inscriptions syriaques, de Romula
et de Drobeta. GrAce A la carte ajoutée par l'éditeur, on peut suivre la diffusion géographique
de ces documents, qui montrent les progres de la romanisation. Comme il résulte de cette
carte, le phénomene ne s'est point borne A longer les grandes arteres de communications consti-
tuées par les cours d'importants fleuves, tels le Danube, l'Olt et le Jiu, mais il a pénétré
l'intérieur des terres, jusqu'au pied des Carpates, ainsi qu'au-delA de l'Olt, vers l'est, dans la
plaine valaque comprise entre le Danube et les massifs carpatiques, du ate de l'arc oriental
de cette chaine montagneuse. À noter la fréquence relative du nom de Diana, que le roumain
a conserve sous la forme de zinev fee e. Retenons encore : l'attestation des noms autochtones
en -dava ; les renseignements assez précis sur le systeme administratif romain ; la presence en
nombre de l'élément militaire ; les témoignages sur le syncretisme religieux. La mise au point
d'un Corpus des inscriptions de Dacie et de Scythie Mineure constitue un desideratum de
la science, depuis longtemps formulé.

EPIGRAPHICA. Travaux dedies au VIP Congrès d'épigraphie grecque et latine (Constant7a,
9-15 septembre 1977) recueillis et publiés par D. M. Pippidi et Ein. Popescu. Ed.
Academiei, Bucuresti, 1977, 286 pp.

Le recueil coinpte 21 contribution liées à l'épigraphie grecque et latine. Il comporte
la première edition dans une langue de circulation mondiale de 3 inscriptions latines d'Apulum
(Alba lulia), 1 de Lazu (dep. de Constantza), 8 de Sacidava (dep. de Constantza), 1 de GilAti
dans le voisinage de Napoca (Cluj) et 1 de TihAu (dep. de Cluj-Napoca). Les plus anciennes
inscriptions d'Istros sont commentées par D. M. Pippidi (p. 9-24), qui s'occupe aussi d'un
fragment de décret inéclit de Callatis (p.51 64). De son aité, I. I Russu traite de l'écriture

REV ÈTUDES SUD-EST EUROP , XVI, 1, P. 177-189, BUCAREST, 1978
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grecque et romaine en Dacie préromaine ; il incline A considérer le content' de cette ecriture
comme latin (p. 33-50). L'ouvrage compte aussi l'interprétation artistique de certains monu-
ments épigraphiques, contributions signées par : Alexandra Stefan (p. 25-32), Maria Ale-
xandrescu-Vianu (p. 65-68), Ion Barnea et Vasile Citified (p. 249-254). Des inscriptions
grecques sont interprétées ou publiées pour la première fois par : A. Riidulescu et M.Mun-
teanu (p. 99-112), Emilia Dorutiu-Boild (p. 177-192), Andrei Aricescu (p. 193-202). Les
monuments épigraphiques en tant que source d'interprétation historique sont traités dans les
contributions de : H. Daicoviciu I. Piso (p. 75-78), Nicolac Costar (p. 79-98), Radu Vulpe
(p. 113-130), Silviu Sanie (131-158), Constantin C. Petolescu (p. 159-166), loan Piso
(p. 167-176), N. Gudea et A. Zrinyi (p. 223-232) D'autre part, Em. Poposcu donne (p. 255-284)
une analyse des données épigraphiques concernant les praesides, duces et epacopatus Scythiae.
Tous les documents présentés ou discutés dans cet ouvrage viennent de Dacie ou de Scythie
Mineure, aussi le volume en question represente-t-il une contribution utile à la connaissance
plus poussée de ces contrées.

11.111.

G. B. PELLEGRINI L. BOSIO D. NARDO, Veneto preromano e romano. Dans le volume
collectif Storia della cultura veneta dalle origzni al Trecento. Neri Pozza Editore.
Padova Venezia, 1977, p. 29-101

Ce volutne se propose de donner une vue d'ensemble de l'histoire de la culture développée
dans la région vénète depuis les temps les plus reculés jusqu'au XIVe siècle, quand la
ville de Venise commence à s'imposer sur le plan politique et économique. Les auteurs donment
au mot culture * son acception la plus large, c'est-A-dire qu'ils y englobent tous les aspects
revétus par l'ceuvre créatrice de l'homme, sans laisser de cdté l'organisation politique de la
collectivité et ses relations avec l'étranger. Pour nous, l'intérét reside aussi dans le fait des
liens nombreux qui ont uni à travers les Ages le nord-est de l'Italie au sud-est de l'Europe.

La contribution de G. B. Pellegrini la plus ample des trois traite avec minutie
notamment de l'époque préromaine et de l'héritage latin jusqu'au XIV e siècle. Particulière-
ment intéressants s'averent en tout premier lieu les renseignements relatifs A la langue vénkte,
langue d'origine indo-européenne parlée avant la conquéte romaine. Quelle était son aire de
diffusion et jusqu'A quel point a-t-elle influé sur le latin ? quels témoignages écrits a-t-elle
laissé? Quelles sont ses traces dans l'italien? Ce problème si complexe est abordé avec une
large gamme de moyens d'investigation, par un bon connaisseur de la region, qui me se fait
point faute de l'étudier sous tous ses aspects archéologie, histoire de l'art, relations culturelles,
histoire comparée des langues indo-européennes et romanes, etc. Fondée sur la connaissance
directe des sources, avec une bibliographic analytique, la présente ébauche représente bien le
dern;er mot de la science à ce sujet.

Partant des sources littéraires et du matériel épigraphique, Luciano Bosio brosse le
tableau de la conquéte romaine et de ce qui s'ensuivit : organisation administrative, centres
démographiques, routes, culture, écoles, etc. ou, pour résumer : le tableau de la romanisation.
Exposé aussi clair que précis.

Quant A Dante Nardo, il donne un aperçu de la littérature labile qui a fleuri dans cette
région, avec ses écrivains de toute première main, tels le poète Catulle, ne à Vérone, et l'his-
torten Tite Live, originaire de Padoue. En examinant leurs ceuvres, l'auteur se propose de
mettre en lumière leurs traits caractéristiques pour la région concernée et susceptibles de
l'individualiser.

L'ouvrage, dans son ensemble, offre un bon exemple de travail collectif portant sur
une région donnée. Les meilleurs spécialistes tAchent de synthétiser en un tout facile A manier
l'essence mérne (rune période historique déterminée.

H.M.

G. B. PELLEGRINI A. STUSSI, Dialetti veneti nel Medioevo dans le volume collectif : Storia
delta cultura veneta dalle origini al Trecento. Neri Pozza Editore, Padova Venezia,
1977, pp. 424-452

Une histoire linguistique de la région vénète depuis la conquète romaine jusqu'A la
pleme affirmation politique de Venise c'est-A-dire couvrant une période de plus d'un millé-
naire et demi n'est guère possible que partiellement et fondée, souvent, sur des sources
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indirectes. A un moment donné de cette longue période eut lieu le bond qualitatif du latin A
l'italien parlé dans cette région, moment A placer peut-ètre vers le VII je siècle. Mais les enseigne-
ments fournis par la linguistique geographique imposent comme hypothese de travail l'idee
que ni l'une, ni l'autre des deux langues ne fut jamais parfaitement unitaire, toutes les deux
étant composées de parlers et de differences de toute sorte.

ll y a le substratum linguistique commun, representé par l'antique langue vénete, appa-
rentée au latin, mais par trop peu connu. Des échanges linguistiques s'étaient effectués avec
les parlers germaniques au nord, les slaves au nord-est, tout en ayant gardé des contacts
étroits avec les dialectes du nord-ouest et du centre de l'Italie. Les documents rédigés en
latin étaient semés de phonétismes, de formes et de mots sporadiques en usage dans le parle'.
courant. Enfin, une littérature populaire s'était épanouie aux XIIIeXIVe siècles, conservée
en partie de nos jours encore, sans qu'oil puisse toutefois la localiser avec précision, bien que
riche de faits spécifiques, rendant possible une vue d'ensemble. Généralement, ron constate une
influence occidentale massive, qui se prolonge de temps en temps jusqu'en Istrie, avec parfois
des retentissments jusque dans les Iles du nord de l'Adriatique. Le dialecte roman du sud-ouest
de la péninsule d'Istrie ainsi que le dalmate se sont ressentis partiellement de cette influence,
tout en lui résistant et en réussisant à maintenir une bonne part de leurs caracteres archaiques.
L'interference des innovations arrivées de l'ouest avec les strates archalques et traditionalisles
d'Istric et de Dalmatic, leurs mutuelles interactions et les sediments progressifs qui en résul-
terent forment un probleme des plus passionnants de la linguistique romane Or, la presente
étude est bien une contribution A cet égard positive entre toutes.

11.M.

GIROLASIO CARACAUSI, Influssi fonelici romanzi sui dialelti neogreei dell'Ilalia rneridionale.
Atti del XIV Congresso Internazionale di linguistica e filologia romanza 11 (1975),

p. 525-553, Napoli. 11 valore di nei documenti medievali dalogreci e il problema delle
affrile. Byzantino-Sicula. Aliscellanea in memoria di G. Rossi Taibbi lo, 11 (1975),
p. 107-138, Palermo

Les deux études se complètent en fournissant les données nécessaires à l'établissement
des critères en vue de déceler les éléments latins et romans de la littérature byzantine ou des
parlers nio-grecs d'Italic méridionale. En ce qui concerne les éléments latins de la littérature
byzantine, lis se chiffrent à environ trois mille termes, qui attendent encore de faire l'objet
d'une monographie exhaustive. De meme, les éléments romans adoptes aux XIleXVe siècles
et qui n'out pas encore beneficié de l'attention qu'ils méritent, n'étant pas étudies et discutes
dans leur ensemble. L'avantage des parlers néo-grecs d'Italie méridionale reside dans le fait
qu'ils donnent l'iinage de la langue vivante, A la différence de celle utilisé par la litterature
cultivée et par les documents. Leurs liens avec les parlers romans du sud de ainsi que
leurs influences mutuelles sont un autre aspect important, susceptible de servir la recherche
portant sur les éléments latms de la littérature byzantine. L'auteur des presentes contribu-
tions a bien tenu compte de la complexité des réalités linguistiques en Italie méridionale, rea-
Mes qu'on peut résumer comme suit : la possibilité d'une persistance sans hiatus de l'élément
grec antique ou de l'influence byzantine, la presence du latin et ensuite des dialectes italiens,
pour l'approche de ces réalités l'etude approfondie des dialectes grecs en usage dans l'Italie
méridionale, ainsi que celle des documents écrits et de la littérature hagiographique. Du fait
que l'Italie méridionale fut l'une des rares régions où le grec antique s'est rencontré avec
le latin, alors qu'II était encore une langue vil/ante, et compte tenu de ce que la domination
byzantine dans cette région s'est prolongée pendant plusieurs siècles, les conditions propices
d'une longue symbiose en sont nées : symbiose, c'est-A-dire influence reciproque. L'étude de
telles interférences est également utile pour la connaissance du grec medieval et pour la recherche
concernant les dialectes italiens. Les résultats obtenus en ce sens peuvent intéresser
m'eme titre les historiens des langues albanaise, roumaine et serbo-croate.
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MARIO D'ELIA, Salta i flessione interna dei sostantivi nei dialetti pugliest. a Atti dell'Isti-
tuto Veneto di Scienze, Lettere ecl Arti. Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti
CXXXIV, 1975-1976, p. 647-661

Nombrenses sont les analogies entre la langue roumaine et les dialectes de r Italic meri-
dionale Ayala de ce fait attire rattention des specialistes, elles ont fait robjet d'une longue
série d'etudes publiées par Iorgu Iordan dans rintervalle des années 1920-1926 dans les pages
chi periodique i Arhiva (Iasi). Gerhard Rohlfs et autres savants, notamment grecs et itallens,
ont mis en lumtere rimportance de la langue grecque pour retude des dialectes parles en
Italic du sud. A partir du XVe siecle, eette region a héberge quantite de colonies albanaises,
ce qui devait conduire à certaines modifications linguistiques. Comme on le salt, les contacts
de Mahe méridionale avec la péninsule Balkanique ont été tres actifs pendant l'Antiquite,
surtout à repoque de l'Empire romain A son apogee.

L'auteur de cette etude, si riche documentée, procede à l'analyse d'une suite de plieno-
menes plioneliques propres A la region des Pouilles et A ses zones limitrophes, en tAchant
de souligner les tendances convergentes ou divergentes, pour les intégrer ensulte dans revolu-
tion génerale de ritalien ou des autres langues roinanes Parmi les ouvrages cites, on remar-
quera ceux appartenant A des spécialistes du sud-est de l'Europe, tels Eugen Coseriu, 2arko
Muljaì.'ié et Pavao Tekaveie L'alternance de type !liaise' u lune u méIse fait penser A searä

soir u seri, laird i pays u leri, de la langue roumaine L'exemple mese misi du dialecte
venitien se range dans la ineme categorie de tendances et offre un modele de flexion interne,
gin s'oppose au type propre à ritalien litteraire, oil la distinction entre le singulier et le pluriel
est indiquée par les désinences (mese mesi). En procédant A retude des faits dialectaux,
l'auteur se montre préoccupe de leur authenticité, mentionnant que parfois la personne sur
laquelle s'exerce renquete peut se tromper ou ceder à rinfluence de la norme imposee par la
langue litteraire.

A retenir, enfin, sa conclusion, d'ordre principial : o Lo studio comparativo delle attuali
condizioni fonetiehe e fonematiche... può fornire elementi indispensabili per affrontare
problema dei rapporti tra sistema linguistic° dominante e sistemi linguistici dominati ; ne
possono pure scaturire insegnamenti assai preziosi per chi voglia proporre ed esammare, con rigore
metodologico, questioni di fonetica storica, prospettate in un quadro socio-culturale diverso
delratuale

DICTIONARUL EXPLICATIV AL LIMBII ROMANE (Le dictionnaire explicatif de la
langue roumaine). Ed Academic', Bucuresti, 1975. VIII, 1019 pp., richement illustre
de planches et figures

(Euvre d'une équipe travaillant dans le cadre de l'Institut linguistique de Bucarest,
le dictionnaire embrasse le lexique usuel et surtout les neologismes, avec des definitions et
des explications appropriées, complétées de precisions d'ordre etymologique C'est une synthese
des efforts fournis jusqu'à present par récole roumaine de linguistique, qui s'avere d'une
grande utilité non seulement pour les différents degrés d'enseignement, mais aussi pour les
&mains, les techniciens, voire le grand public. Realise dans d'excellentes conditions graphi-
ques, le dictionnaire explicatif est, du fait de sa richesse, un ouvrage indispensable; il fera
sans doute l'objet de multiples rééditions.

Justement en vue d'une éventuelle réédition de eet ouvrage, nous nous permettons
quelques suggestions tenant du domaine de rétymologie. En effet, sous ce rapport, les auteurs
n'ont pas tenu compte suffisamment des contributions publiees par les periodiques specialises
au cours de dernieres années. Par exemple, les textes attestent les mots suivants d'origine
latine, ne convient pas de munir done d'un asterisque : coctorium-cuptor, credentia-credinA
curtis-curte, contremulare-eutremura, deramare-ddrima, diseaballware-descilleca, disculicius-deseull,
frictura-fripturci, ingannare-ingina, inuxorare-insura, lavaturae-läturi, macinare-mdeina, punga-
pungd, sambata-simbillei , tenda-tindcl, titina-filinei (v. notre ouvrage,
La langue Wine dans le Sud-Est de l'Europe, Bucarest, 1977 (sous presse)).

Quant à la langue grecque, son histoire comporte une époque antique jusque vers le
Ille sieele de n 6., répoque byzantine jusqu'au XVe siecle et repoque neo-hellénique, qui va du
XVI» siecle à nos jours. Or, le dictionnaire ignore répoque byzantine. C'est ainsi qu'il attribue
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une origine néo-grecque au mot buzunar opoche *, attesté en 1563 en Valachie, alors qu'il
-s'agit du reflet d'un mot néo-grec : imc4wvetptov. Tout une suite de mots appartenant A la
terminologie féodale, tels argat # valet s, asprn « aspre s, comzs o comte s, dzchiu (8Extztog)

économe s, logofdt logothète »; szhastru ermite s, furld o tour s, vistier trésorier o, ont
existé dans la langue roumaine avant le XVIe siècle. Les documents attestent le mot ctur

kyri s (xi3p) en usage aux XIVe et XV» siècles pour s'adresser à quelque prélat de l'Eglise
roumaine. D'autre part le mot roumain cucon o seigneur s, auquel le dictionnaire attribue une
origine grecque, figure dans le dictionnaire grec de N. Andriotis comme étant d'origine roumaine.
Comme le vers à soie a été introduit en Europe au Vle siècle, il convient de préférer pour le
mot roumain Ind fasd o sole s le terme byzanlin 1.te-rgtcc au lieu du mot latin metaxa i fil,
bouquet, faisceau, écheveau » On trouve dans un document slavo-roumain des années
1462-1643 le mot plapoma (ire7rXi4ecc) « couverture de lit ouaté *. De méme, le mot patima (de

7recthili.cc) o passion * est antérieur au XVIe siècle, ainsi qu'il apparait de la prononciation de la
lettre ff dans le néo-grec. Enfin, les tnots : cucurd « carquois s, flamurd o oriflamme tt, za « maille s
sont d'origine latine.

131-1311`APC:HII ETIIMO,T10111T-IEH PET-MI/Hi (Dictionnaire élymologique bulgare)
CICTai311511 B H. reoprnen, H. 3afimon, CT. 14.TrieB, M. 1-1a.mbiton it T. Togopos,
Tome II, Académie Bulgare des Sciences, Sofia, 1974-1976, 288 p.

L'élude da lexique est née à l'histoire de la culture ; cette étude réclame des connals-
sances variées et comporte l'application de la méthode comparatiste. Il y a dans la langue
bulgare des éléments latms, byzantins, néo-grecs, albanais, roumains, russes, serbo-croates,
turcs, ainsi que des néologismes d'origine occidentale. Les éléments latins sont soit de prove-
nance directe, soit entrés dans la langue par la filière byzantine, par exemple : caliga chaus-
sure A lacets » gr. byz. xcaíyt, bulg Homuor o sac de cuir centenarztzm gr. byz.
)cevsnlváptov turc kanlar hg. kantar roum. cintar # balance s. Relativement nombreux, les
éléments roumains témoignent des longs contacts historiques entre Bulgares et Roumains.
Relevons dans le présent ouvrage les mots suivants d'origine roumaine entrés dans la langue
bulgare : cand, can urd, caprd, cataramd, cauc, calim cdma0, cdpd find, cd prior, cdruld, cdtand,

custurd Au toponyme lzvorel, le suffixe -el est d'origine roumaine. Qui plus est, certains
néologismes, tels canclzdat et cavaler, sont entrés en bulgare par la filière roumainc, probable-
ment par le truchement des émigrés en Roumanie au XIX» siècle Bon nombre des turcismes
relevés en bulgares sont également attestés dans les langues roumaine, serbo-croatc, albanaise
et néo-grecque phénomène qui exige de la part des spécialistes l'application de la tnéthode
comparatiste.

Le dictionnaire bent compte de toute une série de faits importants, à savoir : mots
dérivés, toponymes, analogies avec les autres langues slaves, diffusion des mots dans les
langues voisines, leur présence dans les documents historiques et leur fréquence dans les
dialectes. Un intérét tout particulier chez les auteurs du dtctionnaire les portent A dépister les
,éléments antiques, préromains et notamment thraces, dans les appellatifs et la toponymie.

NICOLO BARBARO, Kostantinigye mulzdsarasi ruzndmesi, 1453 (Le journal du siège de Cons-
tantinople, 1453), tradult par S. TAIT Diler, avec notes et commentaires d'Enrico
Cornet, Istanbul, 1976, 78 p.

Apres la première édition turque panic en 1953, la nouvelle édition de cette source
narrative italienne prouve l'intérét des historiens turcs qui se proposent d'étudier A fond les
circonstances ayant facilité la chute de Constantinople (1453), telles qu'elles se dégagent des
notes d'un étranger appartenant A la catégorie de ceux curieux de saisir la situation réelle des
deux camps, chrétien et ottoman Le journal de l'Italien Nicolo Barbaro également connu
par ses contemporains sous le nom de Venedik AsilzAdesi se compose des notes qu'il a
prises dans l'intervalle compris entre la fin de l'année 1452 et le commencement de la bataille
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qui devait aboutir à la chute de la capitale byzantine. Le traducteur, S. T. Diler, s'est attaché-
ò rendre très fidèlement le texte, avec le respect de la graphie des noms de personnes et des.
lieux.

Temoin occulaire des événements, Nicolo Barbaro fournit une série de renseignements,
d'autant plus dignes de credit que son témoignage s'avere impartid, sur le développement de-
la situation avant le siege. Ces renseignements sont peu connus, sinon tout A fait ignores par
les autres sources et par consequent particulièrement précieux pour les historiens. L'auteur
présente toutes les difficultés qui se dressaient devant les Vénitiens et le camp chrétien en
general qui se proposaient de resister à l'attaque ottomane, alum qu'au siege organise par le-
sultan Mahomet II en personne. Par la meine occasion, il offre le tableau partiel des dépenses
effectuées par les groupes qui d'une manière ou d'une autre ont participe A la defense de Cons-
tantinople, ainsi que des mesures prises A cette fin.

Aucune des sources Ma connues avant Barbaro n'a donne tant de details relatifs aux
marchandises et aux effectifs armés, aux frais imposes par le besoin de sauver l'Europe et
d'écarter le blocus ottoman. On y trouve la mise en lumière de la crise interne qui sévissait
dans l'Empire byzantin, l'indécision, les querelles Intestines, le désaccord entre les maitres de
l'Europe, des Balkans et d'Asie Mineure. Les notes de Barbaro evoquent la vaillance des Véni-
tiens, de meme que le comportement ambigu des Genois. Il s'ensult, à juste titre, que malgre
les bonnes intentions et en dépit de leur vaillance, les chrétiens n'ont pas réussi à sauver
Constantinople, Mahomet II finissant par remporter une victoire decisive, mètne si durement
payee.

Cette chronique italienne enregistre jour par jour les faits qui meritent d'etre retenus
dans l'intervalle compris entre le mots de novembre 1452 et le 29 mai 1453. On y trouve la
description du siege, des mouvements des troupes ottomanes et chretiennes, les premiers
heurts, le comportement des habitants de la capttale, l'importance des effectifs en lutte, les
noms des commandants qui se sont affronté en mer (ainsi que le nombre des batiments de
guerre et leur disposition de combat) ou sous les nuirs de Constantinople, le cluffre des pertes
et de ceux qui ont pris la fuite.

L'étude d'Enrico Cornet concernant le journal de Nicolo Barbaro met heureusement en
lumière la valeur et l'effort méritoire qu'll entreprend de rendre correctement et sans parti
pris le développement des évenements. Bien que déjà connue dès la première mottle du XIXe
siècle, cette source narrative ne perd rien de son intéret historique, image véridique du siege
et de la chute de Byzance, dernière citadelle de l'Empire romain d'Orient.

A G.

P. O. INCICYAN, XVIII. Asirda Istanbul (Istanbul au XVIII e siècle). Traduction et rotes
de Brand D. ANDREASYAN, 20 edition, Istanbul, 1976, 159 p.

De par sa situation géographique et son importance historique, Istanbul ne cesse d'offrir
sin objet constant d'étude pour les médiévistes tout autant que pour les spécialistes de la période.
moderne et contemporaine. D'ailleurs, quelque bref soit un séjour dans la capitale ottomane.
quelles que soient la catégorie sociale, les activités ou la nationalité de celui gm y séjourne, il ni
saurait rester insensible A l'Invite de cette cite qui appelle la réflexton. Pour l'Empire ottoman,
les XVIIe et XVIII e siècles représentent rage d'or de son épanouissement artistique et culture',
culminant avec la période (lac t des tulmes » (Ldle devri). Et Brand D. Andreasyan réussit

rendre actuelle cette étape de l'histoire d'Istanbul, grace A la traduction qu'il donne de deux
sources narratives arméniennes. La premiere est l'ouvrage de Erernya Çelebi Kominctiyan,
Istanbul Tarihi, XVII. Asada (Histotre d'Istanbul au XVIle siècle), parue A Istanbul en 1952,
Récemment, H. Andreasyan nous a donne la traduction de rceuvre de P. G. Incicyan
(1758-1833).

A part l'intéret inné de l'ouvrage d'Incicyan, cette traduction est d'autant plus précieuse
que H. D. Andreasyan introduit dans ses notes des données empruntées de Eremya Çelebi,
ainsi que de la a Topographic d'Istanbul (Istanbul Topografuasi) de Balatli Sargis Sarraf-
Hovannesyan (1750-1805), en présentant de la sorte au lecteur une edition critique d'une
grande utilité, qui est aussi un veritable guide historique, avec pour toile de fond rimage de
la ville au XVIIle siècle et meme au siècle precedent (le XVII).

Notons que le texte de P. O. Incicyan ne s'arrete pas A la simple description des monu-
ments. Son auteur va plus loin, A la recherche de rinédit de son climat, en saisissant le
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irérnissement de sa vie quotidienne dans toute son originalité. C'est une veritable fresque d'époque
qui se déroule sous nos yeux, où les edifices monumentaux et les ouvrages édilitaires (tel le
systeme du ravitaillement en eau potable de la sont intégrés dans un ensemble bien vivant
et haut en couleurs, qui ne néglige aucun detail. Il y a place pour tout : les divers noms de
Ja ville, sa position géographique, scs fortifications, ses environs. On y trouve la description
du port et du bazar, les edifices cultuels ou d'intérét public, aussi bien que les palms et les
/Ailments privés, les magasins et les ateliers, les différents quartiers de la capitale, de meme
que Forganisation de ses habitants par communautés et leurs multiples activités. L'activité
de la patriarchie d'Istanbut y est mentionnée, de méme que l'intense vie économique de la
capitale et de ses banlieues.

Le contact direct de l'auteur avec les réalités de la ville confére à son récit un carac-
tere d'authenticité, qui s'enrichit du fait qu'il lui ajoute les renseignements fournis par la
tradition orate et par les documents relatifs à son passé. Incicyan passe la revue des vieux
monuments de la ville et de ses environs, sur les rives du Bosphore (en Roumélie comme en
Anatolie), ainsi que de ceux dresses dans les Iles de la Marmara. Il accorde un egal intérét aux
monuments musulmans et a ceux chrétiens byzantins ; c'est dans cet ordre d'idées que sont
mentionnés une série d'édifices aujourd'hui disparus, par exemple ceux lies à la presence des
représentants des pays roumains : Bogdan sarayi, Efldk sarayi, Vlakerna etc.

Portant surtout sur la capitale de l'Empire ottoman, cet ouvrage dépasse par la richesse
des données qu'll réunit les dimensions d'une simple monographie. Par ses aperçus économiques,
sociaux, politiques, ethniques et culturels, il offre une image de ce qu'Istanbut a toujours
représenté, à savoir : le centre de gravité de l'Empire ottoman et la plaque tournant des
multiples intéréts entre l'Orient et l'Occident.

Un Index des personnes et des lieux facilite beaucoup la consultation de cet ouvrage,
qui aurait beaucoup gagné s'il était aussi accompagné d'une carte de la ville et des environs
mentionnés. De toute fa on, nous avons affaire a un instrument indispensable pour le cher-
cheur des aspects socio-économiques et culturels de Phistoire ottomane au XVIIIe
+nstrument fort utile aussi à l'historien de l'art, grAce aux details qu'il comporte concernant

Les divers monuments.

A.G.

()RHAN KOLOÒLU, Tarih bihminde gumusama donemine gin (Le début de la période de
detente dans les sciences historiques), Òzgur insan », Ankara, 1977, 1 agustos,
p. 23-27

En passant en revue les problèmes débattus par le premier Congres international d'his-
toire socio-économique de la Turquie, organise à Ankara dernièrement sous l'égide de
versité Hacettepe, l'auteur souligne la portée de certaines conclusions formulees par des spé-
cialistes turcs et étrangers au sujet de la terminologie, la périodisation, une meilleure definition
des rapports sociaux et politiques dans l'Empire ottoman. On a accepté dans ces grandes
floes la périodisation du pr H. Inalcik, les spécialistes étant d'accord sur le fait que l'histoire
du peuple turc se divise en sept grandes périodes, à savoir : la période pré-ottomane,
1071-1300; la période des beyliks anatoliens, 1300-1370; celle de la transition de
l'Etat à l'Empire, 1370-1481; Page d'or de l'Empire, 1481-1590; la crise, 1590-1660;
La période transitoire, 1660-1838; le tanzimat et Peuropéanisation, 1838-1920.

De l'avis de l'auteur, un débat historique ne saurait étre complet s'il ne traitait aussi
de l'histoire des mentalités, si nécessaire pour expliciter la communication entre les groupes et
les peuples au cours des siécles. (It cite en ce sens Particle de Alexandru Dutu, Modéles,
images, comparaisons, paru dans a Syntkesis *, III, 1976). L'histoire de la mentalité est le
produit de la pensée des larges masses de la société. A un moment où l'histoire est de plus en
plus explore° partant des masses *, les questions liées à Phistoire des mentalités ne peuvent
manquer du programme des reunions scientifiques. O. Kologlu met, en méme temps, en
lumière le message ..généreux de la recherche dans ce domaine. Il écrit en ce sens : ceux qui
désirent un monde de paix, un monde de justice, se doivent de prendre en main ce probleme
afin de mettre au jour les images mentales susceptibles de bloquer la communication entre les
pcuples, ainsi que celles qui lui sont propices.

A.G.
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DOCUMENTE PR1VIND ISTORIA DOBROGEI (1830-1877). (Documents concernanl
l'histoire de la Dobroudja, 1830-1877). Volume publié sous la direction de Tudor Mate-
escu. Bucuresti, 1975. 343p. + 6 feuilles d'illustrations. (Direction générale des Archives
d'Etat de la République Socialiste de Roumame)

La Dobroudja, cette province comprise entre le Danube et la mer Noire, partie compo-
sante du territoire de la formation et de l'habitat du peuple roumain, a éte occupée par les
Ottomans en 1417 et resta sous leur domination, pendant quatre siécles et demi. Bien qu'in-
tégrés au point de vue administratif et économique ù l'Empire ottoman, les habitants de cette
province n'ont jamais brisé les liens avec 'curs compatriotes nord-danubiens. C'est de ces liens
multiples, ainsi que de la situation de la Dobroudja pendant la période finale de la domination
ottornane que traitent les documents réunis en un volume par Tudor Nlateescu. Les 278 pléces
publiées inaintenant pour la première fois fournissent des données du plus haut intérét en ce qui
concerne la situation économique, rétat sanitaire, le peupleinent et radrninistration de la pro-
vince, ainsi qu'au sujet de ses rapports avec les habitants de la rive gauche du fleuve. Il va sans
dire que les documents roumains û cet égard ne manquent pas méme avant les années 1830,
mais à partir de cette époque leur nombre augmente sensiblement, à la suite de rinstauration
du cordon de la quarantine et d'une garde plus rigoureuse de la frontiére. Du fait de ces
mesures, un certain nombre de formalités devaient étre accomplies, exigeant la rinse au point
d'une évidence, rélaboration de comptes rendus et de rapports, etc., de sor te que les documents
de cette dernière période sont de beaucoup plus nombreux, fournissant des données importantes
en ce qui concerne l'existence de la population vivant en Dobroudja.

L'auteur du recueil, Tudor Mateescu, est un bon connaisseur de l'histoire de cette pro-
vince. 11 a déjà donné toute une série d'études précieuses relatives A l'histoire de la Dobroudja.
D'autre part, sa longue expérience des archives lui a permis d'élaborer un ouvrage qui répond
aux exigences du genre À cette fin, il a dépouillé quantité de fonds des Archives Centrales
et de certaines filiales départementales des Archives d'Etat, choisissant parmi les pièces ainsi
mises au Our les documents les plus éloquents, seuls jugés dignes de figurer au sonnnaire du
volume. Ces documents sont précédés d'une introduction, succincte mais trés compléte, destinée

préparer le lecteur en vue de l'approche du matériel documentaire respectif. Dans 'Intro-
duction, l'auteur monlre que « pendant les 460 ans de développernent dans le cadre de l'Ernpire
ottoman, le cours de l'histoire de la Dobroudja a reçu certains traits spécifiques, demeurant,
toutefois, pour ce qui esL de ses aspects principaux, similaire à celui des autres territoires
roumains o (p. 5).

Du fait des mesures administrativcs, militaires et économiques prises par le pouvoir
ottoman, au moyen desquelles radministration centrale tAchait de changer le tableau ethno-
graphique de la province, des conditions spécifiques sont nées dans l'espace compris entre le
Danube et la mer. Mais, en depit de ces conditions spécifiques, ola Dobroudja a gardé inces-
samment des liens multiples avec les provinces siluées sur la rive gauche du Danube et surtout
avec la Valachie, pays d'origine auquel la conquéte ottomane l'avait arrachée o (p. 7).

Pour revenir au contenu doeumentaire de l'ouvrage, notons que la plupart des pikes
se rapportent aux liens socio-économiques noués entre ceux qui vivatent des deux cdtés du
Danube, la rive droite du fictive étant habitée par une population roumaine compacte, que les
documents attestent fréqueminent. Suivant révolution des circonstances locales, une partie
de cette population rouniaine cherchait de temps en temps refuge en Valachie, d'où elle ren-
trait dans ses foyers, une fois passés les moments difficiles. Ce va-et-vient était favorisé aussi
par les liens de parenté que ces gens avalent en-deçA du Danube. Parfois, le mouvement se
produisait en sens inverse, de la Valachie en Dobroudja, surtout quand le poids du système
social et fiscal se faisait sentir trop lourdement. En outre, les documents publiés par Tudor
Mateescu offrent maintes informations intéressantes concernant la vie économique et radmi-
mstration de la Dobroudja. Bon nombre d'entre eux portent sur les maltres des troupeaux_
transylvains qui les emmenaient pour prendre leurs quartiers d'hiver en Dobroudja, où quel-
quefois, A la longue, ils finissaient par s'établir à demeure, en augmentant de la sorte le nombre
des éléments roumains de la province. D'autres renseignements d'intérét historique traitent de
l'état des choses en Dobroudja, notamment de sa situation sanitaire. Certains comptes rendus
des organes de la quarantine font état des épidémies qui y sévissaient de temps en temps ;
des enquêtes étaient alors entreprises au-delA du Danube par des fonctionnaires spécialement
désignés à cet effet, appelés A constater sur les lieux l'étendue et la marche du mal, qu'il
s'agisse des gens ou des bétes. Par la méme occasion, cette sorte de rapports rendaient compte
de la population et des agglomérations humaines de l'endroit A un moment donne. L'onomas-
tlque et la toponymie sont susceptibles de servir d'indices quant à la composition ethnique des
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groupes humains ; IA encore les temoignages montrent les Roumains comme le groupe national
le plus important : du ate du Danube, ils formaient méme une masse compacte.

Terms d'enregistrer tout mouvement ou changement interventts dans l'administration
ottomane d'outre-fleuve, les organes de la quarantine ont note dans leurs rapports les levees
de troupes et les manceuvres militaires, des renseignements sur les travaux de fortification,
les changements administratifs, les abus et les exactions de l'admimstration, les incidents de
frontières. Les rapports des années 1853 et 1866 comportent des infortnations sur les mouve-
ments de l'armée ottomane en Dobroudja, alors qu'ils rendent compte, en 1877, des représailles
exercées contre les chretiens et des groupes de réfugiés cherchant asile en territoire rou-
main. Bon nombre des pieces du present recuell de documents se composent de données de cette
categoric.

Un glossaire des mots peu courants ou sortis d'usage, ainsi qu'un index des personnes
e t des lieux complètent heureusement ce volume. Aussi, l'ouvrage dans son ensemble s'avere-t-il
un tres utile et précieux instrument de travail.

P.O.

AFRODITA ALEXEEVA, Cmuxooe na 66.azapu na epannu eaun om nbpeama nemm,pm na
XIX e. (Vers des Bulgares, en langue grecque, dans le premier quart du XIX' siècle),
dans « ,ilitTepHaTypna Anima 0, no. 3, 1971, p. 114-117.

Dermèrement, l'interet des textes écrits en langue grecque par des représentants des
peuples balkaniques qui employment cette langue s'est montre a plusieurs reprises. Nous en
a vons la aussi un exemple édifiant, puisque A. Alexeeva a trouvé dans les bibliothèques rou-
maims des vers en langue grecque du premier quart du XIX' siècle, dus à des Bulgares, pro-
bablement d'anciens élèves de l'Académie Princière de Bucarest. Le premier des cinq poèmes
décrits, auquel s'arrete l'auteur, condamne avec vehemence la domination ottomane, l'indiffe-
rence des Puissances occidentales et l'injustice qui règne dans la vie des peuples assujettis
Les idées cle la Revolution franeaise et des Lumières s'y reflètent amplement, tant par l'atti-
tude ferule de l'auteur, decide à combattre l'esclavage, que par les principes de droit et de
morale qui le préoccupent au plus haut point.

Evidemment, ce texte ne pouvait pas ignorer les modèles de l' époque. L'auteur fonde
son espoir sur le ale bienfaisant du Tzar paraissant sous les traits de Zeus qu'il trouve
decisif pour le destin des peuples balkaniques.

L'éloquence des images employees par l'auteur du poème, l'appel a l'action à la manière
des chansons de Rigas, les references aux injustices du règne de Caragea, en font un document
tres intéressant pour les progrès de la critique sociale et l'atmosphère révolutionnaire des Rou-
mains et des Bulgares an début du XIX' siècle. Une minutieuse analyse du fond et de la
forme de ce poeme permet à Afrodita Alexeeva de considérer l'auteur du pame l'un des
premiers poètes bulgares, précédant Ditnitrie Popski et donnant toutes les preuves d'une per-
sonnalité cratrice en possession des qualites essentielles que requiert ce genre littéraire.

C.P.-D.

IOSIPOS NIOESIODAX, 'ATroXoyEcc, 'Ercyastce "AXxLs. 'Ar(e,,ou, Athenes, Ed. e 'Eel/1/4*
1976, rc71' + 189 p.

C'est une vive satisfaction pour le chercheur néo-helléniste que de trouver à sa dispo-
sition ce texte célèbre de Moesiodax, devenu si rare, dans une réédition elégante, pourvue de
l'excellente etude introductive d'Alkis Anghelou. En même temps que l'ceuvre du grand
pedagogue, nous avons, grace à cette etude, un veritable guide pour la situer dans l'ensemble
de la culture néo-hellénique de l'époque.

En effet, s'attachant depuis longtemps a l'analyse de la pensée de Moesiodax,
A. Anghelou nous offre les résultats de longues recherches poursuivies avec le souci permanent de
restituer à la culture grecque l'une de ses personnalités les plus intéressantes, les plus déci-
sives aussi pour son evolution. Jugeant qu'un oubli injuste avait jusqu'ici rendu peu connue,
cette * conscience grecque * si representative des Lumières, il se propose d'en signaler l'impor-
Lance, en partant de son ceuvre principale, l'o Apologie *.
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Ce texte, écrit sur un ton de confession, nous donne selon les explications de son
éditeur la clef d'une profonde mutation qui s'operait dans l'écriture grecque. Tout d'abord,
1'4 Apologic * marque l'apparition de la prose litteraire et surtout de ce genre special qu'on
pourrait appeler une littérature d'idées. Auparavant, l'activité d'écrivain ne pouvait être
conçue qu'au service de l'école ou dans le domaine des traductions. Il ne lui restait pour ex-
primer ses propres pensées que l'espace restreint des Prologues o. L'« Apologie s n'est ni un
texte purement didactique, ni une traduction, c'est un manifeste courageux lance par un
nouveau type d'intellectuel l'écrivain-militant qui discute avec une sincerité totale sur
les tares d'un système sclérosé, en s'adressant à un public, nouveau lui aussi, les habitants
des grands centres urbains en plein essor. Qu'est-ce qui avait rendu possible ce dialogue et
cette liberte d'esprit qu'on n'aurait su imaginer 50 ans auparavant ? Evidemment, toute une
evolution matérielle et culturelle qu' A. Anghelou retrace pour nous de manière fort suggestive,
en marquant les jalons qu'y avaient représentés E. Voulgaris ou N. Theotokis, pour souligner
surtout le relle insigne qui revient à Moesiodax dans l'ouverture vers cette nouvelle étape
idéologique. Car ce dernier fut le premier de son temps A signaler la nécessité d'une réforme
de l'enseignement, en participant de la sorte A une democratic de la pensée, encore petite
et peu importante, qui en ce moment-même luttait contre le conservatisme des érudits pen-
dant la Turcocratie

L'analyse de cette evolution idéologique nous découvre des nuances des plus subtiles.
C'est la lutte asphyxiante * d'un monde qui n'a pas encore from/6 ses moyens d'expression,
qui passe des simples velleités aux prises de positions, qui remet en question la valeur du
livre traditionnel et essaie de se frayer un passage en dehors des cheinins battus de l'enseigne-
ment. C'est aussi le progres de l'écrivain qui, depassant le domaine de la creation personnelle
se préoccupe de rénover la culture en general, puisque le public a fait son apparition et a qu'il
sent derrière lui tout un monde pret A le suivre o. La grande question de l'éducation de la
nation se pose pour lui avec une acuité troublante, elle devient synonyme de la lutte natio-
nale, une condition indispensable pour sa réussite. Il fallait abandonner l'aristotélisme, les
méthodes desuètes, la langue archaique. Les produits de la culture européenne devaient
être intégrés dans la culture grecque, mais en toute objectivité, sans servilismes, sans parti
pris. Malgré son admiration déclarée pour les Lumières, Moesiodax n'hésite pas à combattre
certains auteurs. Aussi est-ce avec raison que A. Anghelou voit dans l't Apologie * un livre
personnel, libéré de tout préjugé et la manière dont il est écrit un « modus vivendi o &con-
vert par Moesiodax et par lequel il avait coupe les ponts avec la chaire, en s'astreignant
renouveler de fond en comble l'enseignement.

L'originalité de Moesiodax est d'avoir appliqué ces principes nouveaux avec un esprit
critique des plus fermes. Ses formules très synthetiques restent inoubliables, comme par
exemple celle qui reproche aux Grecs d'être en meme temps trop atilaches à l'Antiquité et
trop peu respectueux A son adresse, ou bien son appel impérieux : s "Eztim, gzei. xpeíav TXXecç
&7r6 -rg Elipc:.)7rtig O.

Pour nous autres Roumains, ce texte a une resonance spéciale, puisqu'il s'agit de Moesio-
dax qui a déployé une riche activité dans les pays roumains, y rédigeant aussi ses principaux
écrits et enseignant aux élèves roumains des Academies princières. En &pit des adversités
qui avaient marque son passage A l'Académie de Jassy, les longues années passées en Moldavie
et en Valachie (où nous le rencontrons A partir de 1765 et une dernière fois en 1797) ont cer-
tainement contribué à définir sa personnalité. Les Principautés lui offraient nous dit
A. Anghelou les plus favorables circonstances, d'abord par l'atmosphere de renaissance
précoce qui avait commence sous Nicolas Mavrocordato et continuait sous son fits Constantin_
Il y trouvait aussi en matière d'enseignement de meilleures conditions qu'A Ianina, Patmos
ou Smirna, étant plus près de ses amis, les marchands de l'Europe centrale, ainsi que du livre
étranger, des imprimeries européennes. i En deux mots, constate A. Anghelou, il y a ici un
autre air, européen, celui qu'il veut respirer o.

Même si le texte de l'« Apologie o est issu des graves mécontentements de Moesiodax
dans sa carrière en Moldavie, même si on ne lui connait pas comme pour Daniil Philippide
ou Manasse Eliade des amis roumains, il est evident que son activité dans les Principautés
roumaines a été des plus fructueuses et son echo dans notre culture indiscutable. 11 nous suffit
de rappeler la large audition de ses cours parmi les élèves roumains des deux Academies, la
circulation de ses ceuvres citée par Nicolas lorga la traduction en roumain de sa version
de la Philosophie mrale.

A son tour, Moesiodax trouvait dans les Principautés une solide tradition de culture
et une renaissance inaugurée des la fin du XVII' siècle par Constantin BrAncoveanu et *erban
Cantacuzino en Valachie, par Démètre Cantemir en Moldavie. Qu'il nous soit permis de
préciser que Nicolas Mavrocordato s'inscrivait sur cette ligne traditionnelle, son règne °Mani
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.1 l'historien, sur plus d'un point, l'aspect d'une continuité et non d'une coupure, comme on
se serait attendu après le changement de regime politique dd à l'avènement des Phananotes.
En ce qui concerne l'enseignement et les conditions dont a bénéficié Moesiodax, en matiere
pédagogique, rappelons aussi que peu avant son arrivée à Jassy en 1759, le métropolite
Jacob de Putna et le grand rhéteur du Patriarcat de Constantinople, Critias, prévenaient le
prince Jean Theodore Callimaki du &din qui mena gait l'Académie de Jassy, en proposant
quelques mesures salutaires, Il ne s'agissait pour le moment que d'un cri d'alerte, mais bien-
t8t des edits princiers et surtout la réforme de Gregoire Ghica de 1766 aliment faciliter les
progrès de cette école dans la voic du rationalisme.

C'est précisément cette étape nouvelle de l'enseignement en Moldavie que marque l'acti-
-vité de Moesiodax. Aussi savons-nous gre à Alkis Anghelou d'avoir contribué, par cette
precieuse edition, à une meilleure connaissance d'un chapitre de la culture grecque, qui
n'en est pas moins une page de l'histoire de l'enseignement roumain aussi.

C.P.-D.

IOSIF MOESIODAX, Apologia. Partea Intli. Traducere din limba greacd de Olimp Cdciuld.
Studiu introductiv, note si comentarii de Ariadna Camariano-Cioran. (L'Apologie, pre-
mière partie. Traduction du grec par Olimpla. Etude introductive, notes et commen-
taires par Ariadna Camariano-Cioran), Bucuresti, Editura Didacticd i Pedagogicd, 1977,
175 p.

Deux ans après la parution d'une version roumaine de la Pédagogie de Moesiodax
que nous signalions alors dans cette revue la Maison d'Edition didactique et pedagogique
nous offre la traduction de l'Apologie due a Olimp Cilciuld, dont l'étude introductive et l'appa-
reil critique ont été realises par Ariadna Camariano-Cioran. La traduction élégante du bien
connu helléniste roumain nous restitue fidèlement le texte de Moesiodax. Dans l'étude intro-
cluctive nous retrouvons les résultats de recherches qu'A. Camariano-Cioran nous avait fait
connaltre tant dans son article sur s le directeur éclairé * que fut I. Moesiodax à Jassy, que
clans son ouvrage sur les Academies Princières, qui a de nombreuses references à l'Apologie.

Les 277 notes qui accompagnent la traduction de l'Apologie offrent les explications
rudites que réclamait le texte.

Nous avons IA sans aucun doute les résultats d'une heureuse collaboration, nous
permettant de consulter la version roumaine d'un ouvrage célèbre de l'histoire de notre ensei-
gnement, en merne temps que la reedition du texte grec par Alkis Anghelou.

C.P.-D.

ATHANASIOS KARATHANASIS, Max.e8ovi.xec alfy.i.uxra, dans 6.111cor.z8ovixci , XVII, 1977,
p. 55-84

Après avoir étudie, receinment, dans la revue e Balkan Studies s, les Grecs de la Cour
<le Constantin Brancoveanu, Ath. Karathanasis s'intéresse à la Compagnie grecque de com-.
merce de Sibiu, en donnant Une contribution (3z la prosopographie des membres de la Compagnie
grecgue de Sibiu (fin XVIlle XIXe qu'il &die à la mémoire du regrette Dumitru
Limona, excellent connaisseur de nos archives, qui a laissé plusieurs etudes importantes sur
l'activité des commerçants roumains et grecs des Compagnies.

L'auteur remarque avec justesse que les archives roumaines de Bucarest, Brasov et
Sibiu renferment encore des documents insuffisamment étudiés. En mèrne temps qu'un registre
cle la Compagnie, qui se trouve à la Bibliotheque de l'Académie Roumaine, Ath. Karatha-
nasis emploie aussi le Catalogue de D. Limona et de E. Limona, afin de signaler quelques
personnalités intéressantes, généralement originaires de Macedoine et d'Epire.

Nous constatdns avec plaisir que l'auteur semble partager l'opinion des chercheurs
roumains, selon laquelle ces Compagrties de Transylvanie recevaient des membres roumains
aussi, ces derniers y trouvant un moyen d'améliorer un statut dirninué par les conditions que
leur avaient créées le gouvernement autrichien. L'exemple de Radoutzi Stoica, fourni par
Ath. Karathanasis, s'ajoute a tant d'autres que nous citions ailleurs. Nous sommes stirs que
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les a doutes dont il parle au sujet de son origine grecque ne manqueront pas de se muer en
certitudes quant à son origine roumaine.

C'est avec le méme intérèt que nous avons toujours montré pour ses etudes concernant
les relations gréco-roumaines que nous attendons la suite de ses recherches sur les autres
membres de cette Compagnie.

C. P.-D.

N. M. HANArILITAKHE A. L. VINCENT, Mac atoczel:a. yierc 'Azak.térz 7(7)v Strava-
ganti, 0-/accupi.opaToc 7, 1970, 52-81

Der Aufsatz bringt wertvolle Erganzungen zu der Studie des ersten Verfassers. laicraup-
iallzi.-cc 5, 1968, 45 ff. dber die Akademie von Chandax und das geistige Leben Kretas im 16. und
17. Jahrhundert. In seinein ersten Teil macht er mit zwei Handschriften aus der Florentiner
Nationalbibliothek bekannt, welche italienische Dichtungen des Andreas Kornaros, des Begrun-
ders der Akademie, enthalten ; 101 davon sind Liebesgedichte, 122 sind geistlichen Inhalls,
der Rest ist durch unterschiedliche Gelegenheiten veranlaBt. Die herangezogenen Handschrif-
ten enthalten auch Poesien anderer Mitglieder der Akademie und bieten Einblicke in deren
Aktivitäten. Der zweite Teil der Abhandlung informiert uber das bisher bibliographisch nicht.
erfaBte Buch des kretischen Arztes und Philosophen Markos Kontaratos De bono universi"
(Padua 1593), das der Akademie gewidmet wurde. Ebendiese Widmung nebst einigen Epigram-
men zeitgenossischer Gelehrter, die dem Buell vorangestellt sind, werden als Appendix I im
Druck wiederholt. Als Appendix II erscheinen weitere Materialien zur Geschichte jener kreti-
schen Institution. Nutzlich ist das zugefugte Personenregister.

IRM.

J. IRMSCHER, Marx und Engels uber das moderne Griechenland in : Beitreige zur Marx-Engels-
Forsehung dem Wirken Auguste Cornus geundmet, Berlin, 1975, 144 153

Der Aufsatz sammelt die Bemerkungen von Marx und Engels zu Problemen des neuen
Griechenlands und interpretiert sie in der chronologischen Folge der Ereignisse. Es zeigt sich,
dafl die beiden Klassiker neugriechische Geschichte nicht um Hirer selbst willen betrieben,
sondern im Zusammenhang mit der zu ihrer Zeit hochst aktuellen sog. orientalischen Frage
und der weiteren Frage nach dem Wesen und den Zielen der zaristischen Politik. Allein
diesem Kontext werden ihre AuBerungen aussagekraftig.

I RM.

HEINZ RICHTER, The German Federal Archives Military Archives and the history or
Greece 1941-1944, Modern Greek Society. A newsletter", 4, 1975, 45-50

Der Ausfsatz soil die Benutzung des Aktenmaterials des Bundesarchiv-Militararchtv
in Freiburg (BRD) far Forschungen zur militarischen Geschichte des griechischen Territoriums
während des zweiten Weltkriegs erleichtern. Dabei werden drei Etappen unterschieden : 1. Die
Operationen Manila und Merkur, die Angriffe auf Griechenland und Kreta im Friihjahr 1941,
2. die italienisch-deutsche Okkupation bis zum Sommer 1943, 3. die deutsche Okkupation bis
zum Ruckzug im Oktober 1944. Fiir jede dieser Etappen werden die deutschen militärischen
Einheiten auf dem griechischen Kriegsschauplatz genannt. Es folgen weiter Hinweise au
militärische Nachschlagewerke.

www.dacoromanica.ro



13 NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 189

OSTEUROPA-INSTITUT MUNCHEN, JAHRBCCHER FUR GESCHICHTE OSTEUROPAS
(Register), neue Folge, Band I (1953) - Band 20 (1972), bearbeitet von Jurgen
Kdmmerer, Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden, 1976, 224 p.

Nous avons là un authentique et sérieux instrument de travail qui nous permet de
connaltre cette prestigieuse publication historique depuis la date de sa nouvelle parutiOn

Munich, jusqu'en 1972. On nous offre done l'index de la série intégrale des articles, comptes
rendus, resumes, bibliographies, commentaires, notes diverses imprimés dans cet annuaire
pendant ces vingt années. La manière dont on présente cette riche information est judicieuse
et systématique, la methode employee facilitant au maximum au lecteur la consultation
des matériaux.

Dans l'Introduction (p. IX-X) - qui existe en version anglaise aussi (p. XI) - l'au-
teur expose son système de classification et organisation du registre. L'index proprement-dit
est divise en trois sections : a) d'après l'ordre alphabetique du nom des auteurs et des titres
(p. 1-149), b) l'index systematique (p. 149-207) et c) la chronique (p. 207-224). En parcou-
rant cet index, le lecteur peut y trouver toute une série de noms qui ont illustré et continuent

illustrer divers aspects de l'histoire de ce vaste espace geographique, comme par exemple
A. M. Ammann (p. 5, no. 44) et E. Benz (p. 11, no. 152) pour l'histoire des institutions
religieuses, F. Delger (p. 29, no. 462-465), J. Gill (p. 40, no. 657). B. T. Gorjanov (p. 42,
no. 689), H. Hunger (p. 55, no. 923-924), J. Irmscher (p. 55, no. 937-938), Z. V. Udal-
cova (p. 133, no. 2301-2303) et G. G. Litavrin pour rhistoire de Byzance, J. Dujcev (p. 30,
no. 488), F. Dvornik (p. 31, no. 499), F. Grivec (p. 44, no. 726-727) pour rhistoire des
Slaves à répoque de la christianisation, A. Eck et M. Szeftel (p. 129, no. 2225), G. P. Fedo-
tov (p. 34, no. 559), J. Meyendorff (p. 87, no. 1487), Ja. N. Scapov (p. 113, no. 1938),
M. V. Scepkina (p. 113, no. 1940) et B. Schultze (p. 116, no. 1998) pour rhisloire et la
culture russe, J. Gierowski et J. Kalisch (p. 61, no. 1041) et O. Halecki pour l'histoire de
la Pologne, K.-D. Grothusen (no. 44-45, no. 733-738), Ch. et B. Jelavich (p. 59,
no. 999-1010), H. Seton-Watson pour l'histoire du Sud-Est Européen, etc. On note égale-
ment dans l'index les ouvrages parus sous régide d'historiens roumains,comme le pi
M. Berza (p. 12, no. 163), M. Constantinescu et V. Liveanu (p. 24, no. 380).

Get index nous permet de trouver des themes d'importance majeure, traités dans la
revue de Munich, concernant, par exeinple, la naissance et revolution des Etats de l'Est et
du Sud-Est de l'Europe, la formation des nations présentes dans cette zone, les aspects sped-
fiques qu'y prennent les manifestations de l'humanisme, des Lumières et d'autres courants
politiques et spirauels de l'histoire des peuples de l'Europe Orientate. On a également pre-
senté dans les pages de ce periodique d'autres publications ayant un profit similaire ou proche,
comme Slovenské historické studie o ou o Canadian Slavonic Papers a. De meme, on y trouve des
notes concernant la parution de collections de documents, bibliographies, actes des Congrès,
conferences et colloques qui ont eu trait à des themes d'histoire des pays de l'Est et du Sud-
Est de l'Europe. La seconde partie comprend les notions, les termes et les noms propres arranges
par chapitres qui, à leur tour (a l'exception des chapares de marxisme-léninisme et d'his-
toire ecclésiastique) sont répartis selon leur position géographique, ayant aussi des sous-chapi-
tres chronologiques. Après l'énonciation de chaque terme ou nom propre, un numero renvoie

la position respective de la première partie de l'index.
Dans la troisième partie (La Chronique), se trouvent les chroniques de différentes reu-

nions scientifiques internationales concernant rhistoire du Sud-Est Européen, les nouveautes
scientifiques - par ordre chronologique - ainsi qu'une dernière partie de cette rubrique,
* personalia o (p. 214-224).

Ainsi conçu, cet index, qui est le résultat d'un travail laborieux, presente une incontes-
table utilité pour le travail scientifique.
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ABRAMOVIC, MARINA, Rifam 10, 5, 2, 4, 0 (catalogue d'exposition), Beograd, Salon Muzeja
Savremene Umetnosti, 1975, sans pagination

ALTRNMULLER, HARTWIG, Grab und Totenreich der Allen ;in pter, Hamburg, Selbstverlag,
1976, 69 p. + 12 p. ill. + 1 carte

ASSANTI, C., L. MENGHINI et R. KYOVSKY, La parficipazione dei lavoratori alla disciplina dei
rapporti di lavoro in Italia e Jugoslavta, Trieste, Istituto di Studi e Documenta-
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BELDICEANU, NICOARX, Le monde ottoman des Balkans (1402-1566). Institutions, sociae,
économie, London, Variorum reprints, 1976, 255 p. + 12 p. Index

Beogradsld 1111adi Sidi-art I (catalogue d'exposition), Salon Muzeja Savremene Umetnosti,
1976, sans pagination

BtRID2É, VAKIITANG, HeKomopble acnoznzu cpy3unexotc ignoJibNoù apxurnenmypsa co
emopoà noicoeuubz e. ao monzfa XIII e. (Quelques aspects de l'architecture
géorgienne a coupole de la seconde moitié du Xe siècle a la fin du XIIIe.
Communication faite à Bergamo (italic) le 29 Juin 1974, au Primo simposio
Internationale sull'arte georgiana a) (en russe et en français), Tbilisi, HagaTeni,-
CTBO, oMegirnepeGa», 1976, 103 p. + 60 p. ill.

BEnroi.ixo, RINALDO, Ricerche sul giuramento dei Vescovi - Contributo alto studio del dirittoeccle-
siastico subalpino - Parte seconda- , Torino, G. Giappichelli-Editore, 1976, 121 p.

I3oNA, F et le collectif. Prospettive sistematiche nel diritto romano, Torino, G. Giappichelli-
Editore, 1976, 544 p.

BUSCIIHAUSEN, HEIDE 1111d HELMUT rnit HILFE VOII EVA ZIMMERMANN, Die illurnimerten Arme-
nischen Handschriften der Mechitharisten - Congregation in Wien, Wien, 1976.
113 p. + 80 p. ill.

Contrzbu fii la istoria culturalà a romdnilor din Voivodina III - ComunicAri expuse la cea de-a
IV-a sesiune stiintifia (Uzdin, 5-7. XII. 1977), Zrenganin, Societatea de limba
romanä din P.S.A. Voivodina, 1976. 254 p.

DAKA, PALOK, Bibliographic des études et articles sur la langue albanaise (1945-1974), Tirana,
Academic des Sciences de la R. P. d'Albanie - lnstitut de Linguistique el de
Litterature, 1975, 361 p.

DAmNsAriovie- DAMNJAN, RADOMIR, ROSA TODOSIJEVIé et GERGELJ LIRKOM (catalogue), Beograd,
Salon Muzeja Savremene Umetnosti, 1975, sans pagination

DEMF.TRIADES, VASILIS, The tomb of Glidzi Evrenos Bey at Yenitsa and its inscription (Extr.
de "Bulletin of the School of Oriental and African Studies" - University of
London -, vol. XXXIX, Part 2, 1976, p. 328-332).

DIMAKIS, JEAN, La presse française face à la chute de Alissolonghz et It la bataille titivate de
Navarin - Recherches sur les sources du philhellénisme français -, Thessaloniki,
Institute for Balkan Studies, 1976, 477 p.

DIMITRIADI, VAS., O. /uvotxEcq xcel oE 8p6p.ot, yevETalo-v xce-r.ec Tee Tar) 1-06 19 oí; AiEwcc
('Aviironov be T.or, IE' -r6i/ou rv sAlaxe8ovcx6v», p. 160-167), Thessaloniki, 1975

jueouun Belbamuita Ifaaaja 1868-1875 [06pana 11 rcomeaTap ,r(p. Arrnpaja Paneaah),
Beograd-Novi Sad, HCTOpiljelili hacurryr-Beorpan- 14IICTRTyT 3a nuropmbr
BojBonmire-Hom Can, 1976, 887 p.

ALEKSANDAR et MIHAILO CANAK, Povralak trgu. Kneevac-Kijevo. labud000 Brdo (cata-
logue), Beograd, Salon Muzeja Savremene Urnetnosti, 1976, sans pagination

A Ha jdti-Bihar Megyet 211ageurnok Munkcildrsainak Bibliogrdfidja- Osszeállitotta Ditr6ine Sollay
Katalin, Debrecen, A Hajdn-Bihar Nlegyei Mfizeumok Ktizleményei, 1976, 61 p.

Hellenism and the First Greek War of Liberation (1821-1830) : Continuity and Change (With an
Introduction by John A. Petropulos), Thessaloniki, Institute for Balkan Studies,
1976, 237 p.

GRIGOROV, BOJAN, OKnisi6pbcxas peeonioqua u cc BAusnue e Boneapuu, Cocinin- ilpeec,
1976, 88 p.+ 10 p. ill.

Jugoslovenska umetnost u narodnooslobodzlaekom ratu 1941-1945, Beograd, Muzej Savremene
Umetnosti, 1975, 220 p.y compris le catalogue, les reproductions, la bibliographic
et les résumés en francais et en russe

Jugostovenska skulptura 1870- 1950, Beograd, Muzej Savremene Umetnosti, 1975, 287 p

REV. ETUDES SUD-EST EUROP. XVI, 1, P. 191-192, BUCAREST, 1978
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T 270c, p. 254-267 + 1 p. résumé en français), Thessaloniki, 1974.
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KEIIAGIOGLOU, GIORGOS, Zutuckr)pwl.i.craxic re( TÓ Xpovi.x6v Mogo4 (Extr. de 9,'EXXlvt.xtr
T. 28,4, p. 420-425 -F 1 p. résumé en français), Thessaloniki, 1975

KoFos, EvANom,os, Greece & the Eastern crisis 1875- 1878 (with a Foreword by W N. Medh-
cott), Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1975, 283 p.

KOMJATHY. ANTHONY TIHAMER, The Crises of France's East Central European Dtplomacy
1933- 1938, New York, East European Quarterly, Boulder, 1976, 277 p.

KoNois, BASIL, Greece and Albania 1908- 1914, Thessaloniki, Institute for Balkan Studies,
1976, 151 p.
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