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SOURCES, DYNAMICS, STRUCTURES, EXPLANATIONS OF CHANGE

ALEXANDRU DUTU

The history of mentalities has enlisted by now its predecessors,
as it still keeps on defining its objectives. In this sense, Alphonse Dupront
remarked, on the occasion of a Romanian-French colloquium held in
Bucharest, that as regards the history of mentalities : "i/ faut dire d'entree
{le jeu qu'elle est toute entière faire, mais aussi que depuis que l'histoire
est l'histoire, elle existe" 1. There are quite a lot of Romanian contri-
butions in this field and some of them are important ; the most recent
ones seem the most successful 2. Together with other types of studies
belonging to historians from Balkan countries interested in this geo-
graphical area researches in mentalities could eventually reach a twofold
goal : on the one hand, to make disappear this type of historical writing
J. 11. Ilexter called "tunnel history" "the pursuit of one theme in
history to the neglect of its relationship with other themes" 3 7 and
on the other, to develop the pluri-disciplinary research which might help
historians reconstitute European history as a whole 4. It becomes quite
clear nowadays that positivistic history has ignored many sides of reality,
simply because it did not accept another approach to reality than the
one based on pure facts. Thus the fascinating diversity of European
civilisation has been masked by cultural models built up with exemplary
facts. The history of mentalities might m.odify this very simple schem.e
which had in view the diffusion of one single cultural model all over
Europe at a certain. moment ; instead, a multitude of models which
did once exist in Europe and in the whole world might be brought back
to light.

We do not wish to repeat the arguments we brought elsewhere 5
we wish to discuss here a few basic problems connected with the history
of mentalities as it might be applied to South-East Europe :

14 Alphonse Dupront, D'une histoire des mentalites, oRevue Rolimaine d'Histoire", 1970'
.3, p. 381. On the history of mentalities, see the contributions published in various syntheses
by Georges Duby (in L'Histoire et ses méthodes ), Robert Mandrou, Jacques Le Golf (in Fairs
de l'Histoire, vol. 3) and Philippe Ariès (in La Nouvelle Histotre).

2 On Romanian contributions to this field useful data by Lucian Bola, L'histortographie
roumaine et 11 ¡cols des " Annales". Quelques interferences, "Analele UniversitAtii Bucuresti. Istorie",
1979, p. 31-40.

J. H. Hexter, Reappraisals in History, London, 1961. and Diarmaid MacCulloch,
Ketl's Rebellion in Context, "Past and Present", /14, 1979.

4 In this sense, my article L'etude comparee des cultures européennes et la recherche inter-
disciplinaire, "Revue des Uncles sud-est européennes", 1974, 2, p. 195-203.

5 Mostly in Mentalités, duree et "le paradigme des Armies", "Revue Roumaine d'His-
toire", 1979, 1, p. 175-180 and in Ce aduce nou istoria mentaltteifilor? "Romitnia literarA",
14/1980.

REV, gTUDES SUD-EST EURO?., XVI 11,4, P. 557-572, BUCARE51, 1980
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558 UN DZSAT : LES MENTALITES COLLECTIVES 2

1. The Sources. There are two categories of sources which should
be primarily taken into considei al ion by students of mentalities

the concepts which are predominant in the language of an epoch.
Such ,an. analis might help us_retore ".The ment4 eekuipmetit",uf. peopl

d
e

an at 'the same /brie, évirtee fhase coneeph; whihf: tail it speéial appeal
to thinking. Good examples of researches in this field are Klaus Boch-
mann's her Politisch-Soziale Wortschatz des Rumiiniselu n von 1821 bis 1850
(Berlin, Akademie Verlag, 1979) and Alexandre! Niculescu's recent article
Lessieo delta rivolutione romena nel semi() NJA: published in this journal
no. 4/1979;

the predominant images in the visual arts of ami epoch. Erwin
Panovsky's iconology offers excellent, theoretical premisses to researches
which go beyond techniques and subjects and try to discover meanings
and views shared by groups or large colleetivitie.s, A study which opened
new roads to this kind of analysis in Rumania was Sorin 13/ea's Originea
vi semnificalia ideologica a pieturii exterioare moldorenelti, in "Studii
cercetIri de istoria artei", 1, 1963.

2. The Dynamics of mentalities might be diseovered starting from
the interplay between two pairs of levels

The cult ural levels which in the periods preceding the Enlighten-
ment were Separated mainly by the different means of communication
the oral tradition 'was predominant in rural milieus, while in eiti6S and
at court wiiting 1N-as currently ei eel. Levels were deeper separated in the
industrial period as a consequence of differences in training find organi-
sation of cultural life;

the temporal levels whieh brought together meld al attitudes
transmitted from one generation to another by "t he Iona duration"
and mental attitudes settled by responses given to new re7a1ities. The
student might notice that the new mental attitudes are the result of

dramatical process during which sometimes new concepts and images
exert control over people, sometimes the traditional ones ; never does
a kind of mechanical succession tradition followed by innovation
give impetus to intellectual activity or to cultural life, in general. Tradi-
tion and innovation always coexist swinging all the time.

Oral tradition has always favoured mental attitudes traLsmitted
by the long duration, whereas writing- has encouraged the formation
of new attitudes; but it is very important to keep in mind the faet that
cultural and temporal levels are in a permanent move in eseh society
during a period or a longer interval of time.

3. The Fundamental Mental Structures and Attitudes may be
reconstituted by studying

a. collective representations and altitudes, tates of mind, opinions,
clichés, myths (which might be considered "frozen concepts"). The
studies regarding the attitude towards death might greatly contribute
to the definition of the fUndamental mental structures, but we seldom
meet with them. A

6aood
exampk is 'Tans Georg Beck's Di( By.7antiner

h.und ir Jenseits. ZurEntstehungsgesehichte einer Mentalitat, Miincln.n 1979.
Such attitudes towards life and dea,th or private and public activity
make us better understand why people favoured, at a certain moment,
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3 UN DEBAT : LES MENTALITES COLLECTIVES 559

a Apéeific literary gene or an artistic style_ As a matter of fact') a Style
put hito light by the sOurties we have :It our disposal nowadays Should
not be defined by taking into consideratiem a single group of attitudes,
for example the'political ones. Sonie doubts might be expressed comet ning
the relation eStablished between the appearance of the Baroque sf yle in
the Romanian Principalities and the unsuccessful attempts of the boyars
to install An aristocratic regime in the Principalities (as it has been suggested
by Florin Constantiniu in Sensibilite baroque et Hginie wobiliaire
published in this journal, no. 2, 1979).

b. the images as a means of coniniunication. A very important
image is the image of the worid, taken either as the seene of existente
or as the geographical space in which people more or less civilized are
living. In the first sense, we might remember the image current with
the Byzantine scholarship 'which f11W the world as made of two estates,
thé cosmic and the pneumatic : this division between an inner and an
outer world has been transmitted through the agency of patristic writings
to all South-East European ennui-es and might be niet even in -ivtitings
of the 19th eentury. In time seeond sense, Very rewarding are the studies
on the image of Europe and mostly on the image of "i he other" which
accounts for how the communicat ion was favoured or blocked at a eertain
moment. So for instance t he image of "enlig-htened Europe" has encouraged
the translations from French and Gerflian works into Romanian while
the image of the "Latin West" obstructed the contacts of the Greek
culture with Western Europe in past centuries. In fact, the excessive
concern for their own achievements led all people to parochialism which
ig-nored what wa,s going on elsewhere. Thus, the Sehönbrunn palace may
be presented as a beautiful piece of ai chit ecture of the 18th century,
as a residence of the Habsburg dynasty, as a place where several peace
treaties have been signed ; but it may also be roughly deseribed as aplace
where the duke of Reichstadt tlied (an entry one might find in the
Larousse dictionary !). It is of utmost importa'nce for a thorough study
of mentalities to analyse the image of the ideal man, be it the model
proposed to a defined collectivity such as the "corteggiano", "Phon-
néte homme", "the gentleman", "the citizen", ''1 he patriot" or the
one able to fulfil everybody's aspirations and hopes : t he "good monarch"
or the "brave haiduk".

It is essential that the study of oniceptti should be continuously
combined with that of images, if we wish to re-discover through the
documents, the thoughts and feelings of people from past ages. The
history of mentalities may offer explanations to peoples' deportment,
ways of thinking and of expressing themselves if the historian Will IRA
confine hinuielf to one single gioup of documents ami to one single gioup
of private or public expressions ; thus, a new reality might come to light)
a different reality from lhe picture representing political aet ions separated
from artistic life or social manifestations apparently ignoring literary
activity. The history of mentalities will restore "the genuine", 110i only
real facts, but mainly actual reasons and meanings. if it will put a special
accent on men, trying to explain why they embarked on a new com-
mercial way, why they decided to sign a politieal treaty, to build a palace
with statues representing Greek heroes at the entrame (as in von Daun's
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580 UN DE:BAT : LES WENTALITES COLLECTIVES 4

palace in Vienna) or to ask painters immortalize "the mall in St. James's
Park". It will successfully take the place of "Phistoire historisante",
rightly bantered by Lucien Febvre, which payed a greater attention to
the movements of imperial troops in South-East Europe than to economic
activity and cultural life in villages and cities. But in order to reach this
scope it will have to scrutinize collective feelings and states of mind,
and also mental clichés recurrent in imperial decisions and nowadays
ih world atlases and handbooks, labels which indicate less a specific trait
and more a comfortable attitude in writing history. I mean labels like :
"Byzantine duplicity and cruelty", "Byzantinism" which does not
describe a sophisticated way of thinking but a kind of tricky discussion ,
"Oriental lethargy" as opposed to "European" dynamism , "the
Balkanisation of an area".

Very rewarding are the studies on periods of shifts since they may
discover how the cultural and temporal levels worked at a given moment
and how collective attitudes and representations changed from one decade
to another. An important period of changes was the end4 of the 18thcentury

the beginning of the 19th century. To phenomena, common to Europe
in the age of industrialization specific trends are here lo be taken into
consideration, like the movement for national and social self-assertion
of all peoples in South-East Europe.

Living conditions gradually improved everywhere in Europe in
the 18th century and intellectual life went on scrutinizing ever more syste-
matically the material sides of existence. Romanian intellectual activity
showed less evidence of such tendencies. The multitude of armed conflicts
in the 18th century that took place on Romanian soil account for it
These conflicts and the external interventions in the governing of the
Danubian Principalities had a part to play in the increase of the Phanariot
princes' instability. There were also a long series of great epidemics
which were hard to eradicate. A contemporary account describes how
several villages in Tara Birsei (Birsa Land) in Transylvania, were isolated
during the 1756 plague. The medical assistants who were sent there died
and the epidemics caused many deaths at ZArnesti, Poiana Pearului,
Ilolbav, Schell Brapvului. The isolation was gradually removed As the
epidemics was lessi powerful 0. There were also natural calamities, such
as famine, locust invasions, floods and earthquakes. There was a big
earthquake on the 14th of October 1802 which caused the high Colea

The following part of the article relies mostly on : Die Corfus, Insemndri de demult,
Ed. Junimea, 1975; Cartea veche romltneascd jn coleciiile Bibliotecti Centrale Universitare Bucu-
re§ti, Bucuresti, 1972; Florian Dudas, Cartca veche romaneasca in Bihor, Oradea, 1977; ,Fcoala
ardeleand. Anthology by Florea Fugarlu. vol. I II!. Bucuresti, 1970; the texts published in
our book Coordonate ale millet( rorrainesti In secolul XVIII, Bucuresti, 1968; Octavian
Cdrturari si cr1 in spatial romdrtesc medieval, Ed. Dacia, 1978; Vladimir Diculescu, Vic&
cotidiand a rdril Romdnott In documente, 1800-1848, Ed. Dacia, *970; Paul Cernovodeanu
Socielatea feudala romaneascd vetzutd de cdlatori strdini, secolele XVXVIII, Ed. Academia.
1973, and our articles : L'image de la France dans les pays roumains pendant les campagnes
napoléoniennes elle Congras de Vienne in Nouvelles Nudes d'histoire, 111, 1965, National and
European Consciousness in the Romanian Enlightenment in Studies on Voltaire and the eighteenth
century, 55, 1967, Die Lektare als soziale Pflicht In Bach- und Verlagswesen im 18. Luzd 19. Jahr-
hundert, Berlin, Ulrich Carien. 1977.
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5 UN DEBAT : LES MENTALITES COLLECTIVES 561

Tower in Bucharest to crush. Few private or public buildings were left
untouched. External exploitation, a systematical one in Transylvania
and an ever more disorganized in the Danubian Principalities, was the
reason why the improvement of living standards was not continuous.
Achievements in these fields were obtained mainly towards the end of
the century after the introduction of the Josephinian reforms and after
the outstart of the evident decay of the Ottoman Empire, especially after
the Kuciuk-Kainardji peace. That was a period in which the cultural
levels were particularly well-defined. In the mental representations new
elements were cohabiting with the old ones. Social attitudes were fore-
telling the solidarities which had to offer a base to the national state to be.

Cultural levels. Works written by Romanian men of letters, as well
as foreign traveller's reports depict a society which in the Danubian Prin-
cipalities did not yet display a deep discrepancy between the -way of
thin.king and feeling of the boyars and that of the peasants. Things were
rather different in Transylvania : the distance between the Magyar aris-
tocracy and the German bourgeoisie, on the one hand, and the Romanian,
Magyar and Szeckler peasantry, on the other, was quite obvious. This
discrepancy was ever deepened by the different living standards and
sometimes by the hindrances raised by different languages and beliefs.

We can reconstitute the climate of the Court in the Danubian Prin-
cipalities, although the Court was less active in the cultural field than
it used to be in the previous century, due to the Phanariots' instability.
Nevertheless, a series of innovating initiatives were issued which were
followed by fruitful consequences mainly in education and administration.
This milieu comprised boyars with important political positions and with
an active rtle in politics. Some of them were remarkable in their opposition
to Phanariot abuses and their efforts to limit the absolute power of the
prince ; they also tried to reform socia lrelations. Among them were
participants in conspirations, such as Manolache Bogdan and Cuza, who
lost their lives and were transformed into heroes by the rhymed chronicles
of the period. The boyars belonging to the metropolitan Leon Gheuca
group, in '4, were nurturing a resistancg and reform spirit. As we
can infer from their memoires and projects these boyars were interested
in changing the state system and in the revision of the relations with the
Ottoman Porte. They were interested in new ways of cultivating the
ground and in commerce and showed no less concern for ideas found
in Western works. To prove this they supported the translations and
adaptations of European literature and subscribed to periodicals issued
in the most important capitals of the continent. To educate young people
was of utmost importance for them. The foundation of Romanian high
schools in Bucharest and Jassy by the beginning of the 19th century
was their achievement. Enlightened clerics joined in their efforts (such
were the metropolitans Iacov Stamate and Veniamin Costache in Ia:A,
or bishop Chesarie of Rimnic) and thus changed the printing houses into
eenters of Romanian culture and encouraged the modernization of educa-
tion. A new intellectual movement made itself conspicuous at the end of
the century. It was a movement that relied on the boyars' and elerics'
spirit of reform and developed their efforts and their political and social
claims. With them these efforts were turned into a way of swaying national
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562 UN DEBAT : LES MENTALITES COLLECTIVES 6

and social consciousness in a new direction. The fact is evident with that
group which had a most unanimously imparted program, namely "the
Transylvanian School".

The new culture. which developed under the impulses of the "enligh-
ters" was ever more distinct from peasant culture and traditional civill-

ation ; it began to exert an influence on the 'villages mainly by means
of the printed books. Romanian intellectuals, similarly to German Auf-
kldrers, ór to philosophers in other countries, were in favour of establishing

new rational order among men as well as between man and nature.
They took city life as a model, mostly since Cities developed at the
end of the 18th century, as a geography book issued in 1814 in Buda
made it clear : among the bio- cities were quoted Cluj (witla 25000 inhabi-
tants), Brasov, Sibiu, impoilint for the institutions they sheltered, then
Iasi, where "useful Romanian books are printed", Bucharest (with
42 000 inhabitants). Intelleetual life hel e was aiming at new goals which
in the end rendered uselesS the confessional splits as those between the
Greek-Catholics and the Orthodox, as Tichindeal put it in his Fables
printed in 1814. It iA the manufacturers, but espeeially the merchants
who made thew new aims clear ; they were interested in new books an,d
in works of art of a different genre than the traditional one and alSo
in a cultural style able to express their own endeavours and beliefs.
The merchants read newspapers which informed them on the markets
and the movement of merchandise, Wanted their portraits on the bene-
factors' wall in the churches. At home they had their children learn fbieign
languages and their daughters play the piano. The merchant bought
the book that could satisfy his curiosity or he rather wished to behaVe
like a culture-lover. Petre Bogasieru for ihstahee, a merchant in manu-
facture prothicts bought TengellitA ValcareScu's grammar "for his own
needs'. Diaeornaviei-Loga was voicing a effinnion belief as he wrote in
the "Chemkrea" published hi 1821 t "the nation is in heed of light".
In his Opinion "the spring of the' Romanian natiOn ha k come". For the
books to he "priiited ttione-y whk needed. Money mild only be takei from
the -wealthy, urg.ed to give them for the benefit of society "or Otherwise
he should resemble :animals", as the anthor pu t it straightforwardly.
A change in habits was required as well. One Should read eVery day,
the authors asserted unanimmisly. In 1794 Dimitrié Tercoviei asked
passionately "pray you gbod at heart aiid wise reader ponder and Think
what do the other nations say about 1.1.8 ak they glbrify ih this genturY
throligh learnlhg and uninterrtrpted reading, of thb Useful books not only
their olvn religion but all the 1'04 of their deeds".

The &pauRion of the book witnesses the birth of a new, mentality
stemming from the cireIes of intcllectuals, boyars interested in commerce
and rnet.e/Mts Who all aimed at clrawing the peasa,nts in te social and
political strife directed against the privileged of the ancient rgime,
The protagonists ol the Enlightenment lose in this sense against ,old
belief which refused ol distorted rational order itltiat should. reign and
stiggeAted neW inethods cit. the rural economy. T is ' was an effort ot
"raising" -the 13easants Which as with other Societies did not find the niost
proper ways bit which did ikot cause overt resistance as elsewhere becau§e
it lied upon a,general piration to dp away with foreign, exploitation
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Fig. 1. A successfUl handbook of geography In two Whiffles wasprInted at Buda,
in 1814, by Nicola Nlcolau, a merchant from Brasov, who payed the expenses

and probably made the translation from French.
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564 UN DEBAT : LES MENTALITES COLLECTIVES

Fig. 2. Holders of public offices, men of business, secretaries with various duties built fortified
houses ("cule') in Northern Oltenia by the end of the 18th century. They stand proof to the
hard conditions of life which interrupted the developMent of the fine architecture of the BrAn-
coveanu period. Tudor Viadimirescu at Cernetia, Ghfl Cutuib, who became a captain in Vla-
dimirescu's army, or the Greceni at Maititlrestr had to give up ostentation in order to obtain

more security.

which was becoming ever more unbearable as the old regime was unveiling
its failures and its inability to answer new requests. This is what Lupu
Batcu, a copist, tells us in a notice, commenting with disdain the exilation
of an abusive Phanariot official : "when he was sent into exile he would
return money to secure some honours. In spite of his return of money
the honours he was awarded in his exile to Constantinople were no others
than those offered to a cat which is taken away from the pot of milk
of which it has licked the cream. away". A few years later, lit 1815,
in a letter to Glogoveanu, Tudor 171adimirescu was setting things right
when he described the inefficiency of the Phanariot authorities in barring
the terrible pillage the Ottoman soldiers were maling : "such an authority
with such a big country was not able to stop a small thing like this
and has left us a prey to poverty and complete darkness !"

During the epoch of the Enlightenment, a national spirit came
to the fore in many fields ; intellectual activity diversified and book-
learning witnessed a major expansion gaining control over oral tradition,
dominant in previous centuries through the system known. as "to see

s

8
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to do, to hear to say" 7. Ever more new books with ever more varied
contents began to circulate in the Romanian lands a nation divided
into three by feudal boundaries, just as at that time Germany and Italy
were as yet fragmentary states. More translations from increasingly
divergent sources began to be made. Notable amongst the many Romanian
scholars active at this time were those known as the "Rämnieeni"
those who worked in or were connected with the town of Rim.nic, a centre
on the Olt River in Wallachia the book-lovers of Iasi, but above all
the members of the "Transylvanian School" Samna Micu, Gheorghe

Petru Alaior, Ion Budai Deleauu and others. They all .piead the
enlightened ideas in rural areas convinced as they were that by means
of culture a social movement will emerge and will change the political
structures. An ever growing separation between the rural milieus and the
cities took place as a consequence, mostly since urbanization made
progreses in a single way, fa,vouring a social class the bourgeoisie,
Manners and mental representations stand also proof to a cleavage in
full progress.

The mental l'epresentations. There are great differences between the
vie's% of the world and of the man as seen by the court and by the peasant gl
.A.t the court people were able to become conversant with new ideas to
be found in hooks or in what travellers were telling. Boscovid discoveted.
a great interest for experiences in physics in Iasi, while Jeremy Bentham
met in 1786 in Bucharest "four or five" of Ilelvetius' 'disciples. News
flout all over the world reached the cities while the villages were still
relying on oral communication. But as well in cities as in villages old
images prevailed maintaing the traditional view of the world dominated
by cycles, by the day ancl night succession, by the roundabout of the
seamons with its influence on human existence. As in other South-East
European cultures, the wheel of fortune was an accepted symbol. It
was painted on the outer wall of the church in Rdsinari in Transylvania,
in, the 18th century. Nevertheless, a strain may be felt between the images
nurtured by the natural cycle and those deriving from the rational order
suggested by' the philosophers' ideas and the scientific outcomes.

Undoubtedly, people's life was still dominated by cold in winter
which was strong enough to reach the inside of the houses as we gather
from Meciu Anania of Binifalva's note in 1785. Ile saw that on the 16th
of March "the holy communion got frozen in the very chalice while the
mass was in progress". The weather was whimsical. There were rainless
summers followed by unbearably hot autumns which often caused loss
of crops and famine. When "lots of cereals grew and everything became
ver chertp" the event was marked by the 1796 note of Manolache
Logofikul. But in March 1797 "there was a snow storm which caused,
the death of many animals then in the field. , . and as some people tried
to reach the village they were frozen and died". Sofronie of Densu4
wrote that the year 1813 had "such a rainy summer that six or seven
stacks only yielded 16 kilos (feardela) of corn. There was a great famine

7 See our paper Tradition orate el expansion du livre l'exemple de la culture roumaine
In .Les Lumiares en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale, Budapest, Akademia1
Klact6, 1977, p. 111-115.
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in Transylvania, the maize was selling at three zlots thirteen or four zlots
and so was the rye and the only chance was the crop in Banat which
supported us. Hundreds of hungry people left for Tara RonAneasa
<Wallachia > and Banat".

The unexpected blows of the unforeseeable weather went along,-
with the abuses of the ruling class who in Transylvania tried to take up,
all the ploughman's time ; in the Danubian Principalities it threw the
effects of the disastrous Ottoman administration on the producers. Under
these circumstances the ploughman's work did not observe six working-
days and a rest day but longer and tiresome intervals ; work and festivals.
were linked to the field labours. Thus, autumn was a better opportunity
for leisure and weddings, *hile winter was for rest. The overall prepon-
derance of villages imposed the natural rhythm on the whole of the society,
even to the court and the boyars ; but the merchants payed attention to
the markets announced in the calendars, to the manufacturers' activity,
to the money fluctuation which were all vital parts of their activity.
The merchants' timetable, as with other countries of Europe, depended
on the clock and not only on the sun's course ; a different labour rhythm
imposed shorter divisions of time.

Along with the weather instability it was the dark which played
an important part in men's existence. It was hard to overcome night,
whereas solar eclipses brought about panic. When winter drew near the
administration program had to be changed. Constantin Ipsilante ordered
in 1803: "because the day ran, shorter, there is need that all the officials.
and the court employees should start working earlier in the morning".
Work at night was not of good quality, or so at least wrote in 1737, in the
Anthologion of RImnic, a printer. He apologized for the eventual mis-
prints "for they are due to the night" for "we had to transform the
night into day".

Astrolog,ical events were followed closely with a keen curiosity
as we gather from a note : "24th of May 1788 at five O'clock the sum
was seriously Oimi-nished. Although it gave insufficient light I looked
straight into the sun and it appeared to me as a five- or six-day moon,
much less than a half-moon, but very green. The diminishment started
eversince noon". But the lack of instruments and observatories accounted
for the inexistence of investigations which could eventually become syste-
matic scientific researches. That is why Grigore Logofatul wrote in a,
serene way "in 1797 on the 23rd, of November, Sunday to Monday,
a miracle took place and a spot was 'seen on the moon, the werewoif
must have bitten it'7. Such superstitions, more powerful in the villages,
made Iacob Putneanut publish the 1757 Synopsis and Sincai adapt Hel-
muth's work against superstitions, while Tichindeal and some other
professors attacked the customs taken out from old traditions and turned
into mere magical practices, into "destructive" superstitions. These
strains between the natural cycle still almighty and the rational order reveal-
ed by the progress in the natural sciences made in countries where
research was possible favoured the reconsideration of the traditional
view of the world. As Ang as the relationship between macrocosin and
microcosm has not been subjected to examination., the link between .prin-
ciples and manifestations or between "mind" and "action" has been seen
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through the traditional corresponding planes of the inner and the outer
world. Progress in geography, physics and mathematics developed the
image of the "outer' world which gradually won predominance.

The image of man underwent a rapid change. Everyone saw his
opportunities of existence progress though death was still endowed with
unexpected possibilities to crush life. Life needs were strona and families
still large with a great number of children most of whom died in infancy.
3farriaaes were still done at a young age. Foreign travelers such as
Dr. Dadaway met young women of 16 who have been married for a
long time. Besieged from outside by diseases, calamities, wars, man was
continuously at war with forces which tended to destroy his "inner
wisdom" ; man was not thought to be born good but to carry in himmself
good impulses as well as destructive ones. Petru Maior went on recommend-
ing to his fellow countrymen to control the passions which he saw in
the same light as Cantemir did in his Divan one century before. Petru
aVlaior retold "the story" of love which lost its sight playing with insanity,
which in its turn was doomed to lead and serve love. Writers continued
to praise the mental faculty which could maintain man safe and sane
on "a sea of troubles" that is subjected to rapid and unexpected blows ;
this faculty was a "diacritical" ability ("dreapta socoteala") which did
not let passions overshadow the mind (mens ----- i minte"). Several psychical
unrests were considered "glooms" and were cured with spiritual ailments
rather than with medicines ; manias, drunkenness, violence, were punished
by exile to the monasteries. But, at the same time, these very men
besieged from outside and subject to inner reversals started being looked
at more and more as part of a whole which was the "country", the
"nation", the "society' . As a social being man was not only thought
to have moral obligations towards his fellow countrymen, but also to-
-wards a body which imposed ever more its presence among the collective
mental representations : th,e nation". The "ideal man" was the "patriot"
with a deep love for his motherland ("patria") and for the cultural
tradition which had its source in the Roman civilisation. The "patriot"
-was expected to act to the benefit of a better defined community than
the hole world which was thought to take advantage of the "philo-
eopher's" plans. The imperatives of reform directed him rather towards
concrete aspects than towards the intellectual debate in which the philo-
sopher was mainly interested. The model propoged to humanity was made
-up of %the common aspirations and the natural solidarities which held
together families, rural and urban communities ; such feelings and wishes
sprung up from the consciousness of those who considered more important
the common language, habits and ways of thinking than the well-estab-
lished duties towards "the state and thp emperor". New theoretical
explanations of the origins and purposes of common life were inspired
by the new solidarities.

There is another image which developed rapidly during this period : the
image of "enlightened Europe", The image got gradually new dimensions
as it fed on information gathered from books and especially periodicals,
from oral information spread by the merchants conce4rning technical
results which changed life and work conditions and especially because
it attracted youngsters from the very training years. This is the reason
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why several bookg of geography were published during these years:
they added to the knowledge of tlie physical aspects er the continents
data on the progress of science, economy, political life made by Hocieties
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Fig. 4. ,A note on A Romanian book printed in Alba fulla (Transylvania), in 169. specifying
the books left to bis -inheritors by a Nillage priest in 1787 (Chiriacadroinion kept in Biblioteca

Centralà -Universitard, Bucharest).

which witnessed au impressive expansion as in the ease of England or
France. GeOgraphical conquests put also into light la successful European
endeavour to diScover "the others"' "The men of old", one could rend
in the 1814 Buda handbook of geography, "did not know that the ocean
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surrounds the earth and thought that nobody can lics, e beyond the equator
line ; they had no idea of America or the other territorie's in the Southern
or Northern regions, neither did they know the dimensions a the great
globe or how the magnets work at the poles. ...1.nd thus, for many
cent uries they lived with no knowledge". The news concerning the Alrican
or Asian peoples' ways of life were not thought lo be as important as
those concerning the life of the "enlightened" societies in which individual
existence was well protected against the assault of diseases and calamities
and the human relationships did no longer rely ou old privileges, but
on rules inspired by justice and mutual respect. The iesults of heielit ific
researches and intellectual debates and all the material improvements
made in wil'glitened societies weie constantly pi aised thus shadowing
not only social cunt i adiet tons which were still lo be found in those societies
but also the lengthy cultural process which had led to such results. 'The
praise went hand in hand with a, reconnnendatiOn to act in a similar
wray. The impulse to renovate provided by this image (lid not eiteourage,
at the same time, a keener investigation of life conditions, and of the
intellectual roots of scientific activities in foreign societies ; as a matter
of fact, ethnological and anthropological researches only started 1111 over
the world at that tinte. But this image which was g-oing to increase its
Pove,r of aption equally led to the strengthening of the nation's eff(os
with a view to conquering J1CW life conditions and to the imitation of
"the advanced world", a. world of presperity in which social struggle
seemed to IA? inexistent. This tendency to janitate bluntly was, printatily
obvious -with the boyas and the ascending mitldle-cla.ss.

Theleulightene4 Europe, ut,uallyt located in Central Europe arid
from Vienna, to the Atlantic compelled_recogmition throu,gh the Mt elleetual
progress madd by material reseal che} t and especially through. the improve-
ru.entS technical results brought to daily life, In 1773, Gaivril,Callimachi
prai,sed in thiStisenSe "the keen: minds of the philosophers" in European
aeademies who "searched deep into the secrets of nature", while Chesarie
of Rimnieloresaw the birth. of a Europe Of nations. Grigore Rinmiceanal's
preface to the giriodon of 1798 praised Europe as "the jewel of the
world'7. With the i Transylvanian intellectuals this orientation went hand
in hand with systernatie borrowings preferably fiorn the German Auf-
kliinmg, They alined at a larger scale of activities ranging froni
hygiene to the raising of silkworms and from the fight against fires to
the perfectioning,of the erafts -- and at re-orientation of knowledge and
not a ,Inere t cries of adaptations, &timid Illicit provided in this senbe the
example of the "Germans, Italians, Fiend', English, ete., who have
all the seiences in their own language". The large cultural development
following the model of developed societies aimed, at au increased welfare
and at social ,relationships based on fair laws. That was why Samuil
Mieu's recommendation went on in the smite tei uns : the lionianiane
should observe "those things which contribute to the moral progress of
a nation and the connnon happiness and they should look to the great
and wise nations and follow them and get learning in their own language
and will thus become happier and more famous". (Scurtii clunWinfi ).
The consciousness of the translation of studies from Athens and Reme
to the North-West countries of the continent triggered off emulation but
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bore also the seeds of the idea of tardiness of "Oriental" civiliiations which
was going to be in fashion with intellectuals at the end of the 19th century
when renovation often justified the renegation of tradition.

The German Aufklarung with its "popular" character proved easier
to be assimilated than other modalities of education in use in other coun-
tries: the books of Wolff, who had offered the German middle-class the
first encyclopaedia to fit their taste, were rapidly translated into Roma-
nian. England's example waa often evoked whenever the r6le of the
press, the impact of technical achievements on social life or the advantage
of a solid parliamentary system on an aristocratic form came into dis-
cussion. As a matter of fact, following Dositei Obradovies advice,
Dimitrie Tichindeal asserted in his fables that "the English think in a
freer way and are the wisest people in the world". The image
of France witnessed an interesting evolution, following closely the process
of radicalization of the Romanian socio-political thought. On the whole,
the attraction exerted by "enlightened" Europe offered a solid base to
the decision to implant in the Romanian society similar institutions
and activities ; "so othex nations did and now they shine on this earth,
and so must we do" Diaconovici-Loga wrote in Chemarea (The Appeal)
of 1821.

The evolution Of the image of France sheds light on the very 'evo-
lution of socio-political ideas in Romania. At the beginning, to the Euro-
pean prestige of that great nation, the extraordinary echo of the revolution
and Napoleonic wars were added, although the news regarding France
found access into Romania through the capitals of her enemies. Dionisie
Eclesiarhul, for example, commented in his chronicle what he learned
about the wars from the anti-French booklets printed in Buda. But
some other news penetrated through the bulletins printed by the French
consuls or the tales told by Transylvanian soldiers who had fought in
Italy or Austria. While the traditional cultural milieus and mainly the
clerics were suspicious of the progress of a movement often directed against
eclesiastic privileges, some young boyars, like Grigore Filipescu or Ionia,
Tautuf or intellectuals like Gheorghe Lazar really sympathized with
the French arniy's victories. The middle-classes and the peasants cherished
the image of a country which seemed to put an end to social abuses
and political corruption. Later on, after Napoleon's fall, the image of
France contin.ued to dominate the rural milieus where, as some songs
show us, the defeated Napoleon seemed to reraind the untimely death
of Alexander the Great, as well as the urban milieus where the French
recderl was considered the most advanced form of social-political life.
It is what the study of images tells us even after 1830 when the direction
of ideas. changed again, now with Romanticism in the ascendancy, so
ending the singular tradition which had existed for the last fifty years
of the 18th century and the first decade of the 19th, a period of important
mental changes known in Romanian history as the epoch of the Enligh-
tenment.
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PSYCHOHISTOIRE ET HISTOIRE DES MENTALITÉS SUD-EST
EUROPÉENNES AU NIVEAU DE L'HISTOIRE DU DROIT

VALENTIN AL. GEORGESCU

Mon propos est de verser au dossier de votre débat quelques réflexions
d'un historien du droit. Le point de &part sera un double postulat, dont
le bien-fondé et l'importance sont évidents.

Nous avons une culture juridique, de méme qu'il existe une men-
talité juridique 1 A l'intérieur de la culture et de la m.entalité générales
(l'une société tb une époque donnée, l'aspect ou le secteur juridique &note
une individualité historique et possède des particularités et une problé-
matique distincte qui autorisent les exigences suivantes :

L'actuelle démarche des historiens littéraires ou généralistes de
la culture roumaine qui le plus souvent n'avancent méme paa une allusion
4 la culture juridique de l'époque envisagée aboutit lb une image tronquée
et appauvrie de notre culture. On la présente comme structuralement
exclusive de te qui en est justement un secteur essentiel par ses réussites
ou ses échecs et par sa problématique. Si l'omission est due au fait que
l'auteur n'est pas un spécialiste du droit et des mécanismes juridiques
(culturels et mentaux), le lecteur devrait en Atre averti d'une manière
adéquate. Ou bien l'on pourrait faire plus souvent jouer la pluridisci-
plinasité unanimement pr6née (sans que la pratique en soit toujours effec-
tive et substantielle). true brillante exception en est l'étude d'Al. Elian,
Moldova fi Bizanlul in 860. XV (La Moldavie et le Byzance au XV°,
aiècle), 1964.

Depuis C. hrbiceanu, le D contributions it l'histoire de la culture
juridique n'ont pas manqué. Mais par la faute de leurs auteurs, elles
apparaissaient plutdt comme des contributions techniques, 4 l'étude des
sources du droit. N'empéche que le nombre des problèmes de culture
juridique abordés est loin d'étre négligeable, tout en constatant que leur

1 En general, il est question d'une histoire de(s) mentalité(s), sans distinction selon le
vecteur de vie sociale soumis it l'analyse. Mats lorsque J. Gurevici, Das Weltbild des mittelalter-
lichen Metuchen, Dresde, 1978, étudie les Massenerschetnungen. 11 le fait séparément par rapport
ft l'espace, au temps, au droit, au travail, 4 la richesse, it la pauvreté et it la propriété, sans que
la serle soit limitative. Les representations de masse relatives au drott correspondent ft ce que
rappelle la mentallté jurldique. De leur analyse 11 peut result& un style juriclique i clout'
l'impact pourra se retrouver dans certaines conditions données, dans une autre modalité de
mentalité (religieuse, économique, etc.). Le critere de Gurevici peut préter it la critique, dans
la mesure oft la propriété, etc., en tant qu'institutions juridiques, se rattachent au drolt et,
partant, it la mentalité juridique. Les distinctions établies ne pourront jamais avoir une precision
absolue.

REV. fTUDES SUD-EST EUROP., XVIII, 4, P. 573-590, BUCAREST, 1980

www.dacoromanica.ro



574 UN DEBAT : LES MENTALITES COLLECTIVES 2

écho dans les syntheses d'histoire de la culture est resté mineur, voir
inexistant.

e) Les grandes synthèses sur la culture juridique, qui soient élabo-
rées par des historiens du droit, nous font complètement défaut. Dans
le premier traité d'llistoire du droit roumain qui sortira bientôt en librairie
la culture juridique n.'est pas passée sous silence. Mais la thematique adopt ée
permet de penser fl1M-d trnet large ei novatrice Tristeire du &oft, des
institikion et de, la oulture juridique ». De la sorte, u prop-es considé-
rable sèra realisé, avec un nécessaire tournant dans Porientation histo-
riographique.

d) Dans l'ensemble de la mentalité générale, le champ d'une men-
talité juridique doit être bien délimité, analysé dans ses structures et
ses mécanismes, sans kre détaché de son contexte général k sans conduire
ataX exck d'un. komo iuridicus, frère ou cousin gernaain de l'homo °mow,-
micus politicos, religiosus, etc.

bans la littérature juriclique dont nous disposons, des idées, des
arialses disparates, des conclusions dispe`rsées, utiliktbleS par l'historien
det, mentalités, tie nvinquent pas. Mais, il est diffieile de citbr beaucoup
de travaux importants d'histoire de la mentalité juridique élaborés pat
le S hiktoriens du droit.

Le temps -dont je dispose ne me perMet pas de brosser lei une
problématique générale de la culture juridiqu.e l'OUMaill0. Les véhieules
livresques et oraux du droit ; les vecteurs personnalisés dreit (juges,
légistes, pravilnici ou nönrico6i, logofefi, dicci, copistes) ; la circulation
des textes juridiques ; Pusa,ge culture' des livres de dreit (le droit-enseigne-
moat ou cartea de invdpiturd ) ; droit autochtorie et droit implanté, rreeep-

; nivea,u culture' du droit sal:ant et du droit populaire ; renseigue-
ment du droit et la formation des julistes ; l'équipement culture' de la
vie judieiaire ; la place dii droit dans la Weltanschaung de chaque &at
et de la société dans son ensemble; la renaissance et le droit savant
(opiniones doctorum ) dans les codifications roumaines du XVIP sièele ;
l'origine de la réception du droit byzantin aux XVIII° sièele ; le jusnatu-
ralisme, l'humanisme juridique et le clroit des Lumières ; les fonds jmi-
diques des grandes bibliotheques en commenant par eelle des Mavro-
eordato ; la circulation des ouvrages de droit occidental ; les voyageurs
&rangers et le droit, ce sont la les titres des principaux chapitres d'un.e
histoire de la culture du droit roumain.

En dehors du droit, aucun autre ehapitre culture' ne propose h,
l'historien de la culture roumaine une telle riehesse de problemes nulle-
ment ou insuffisamment explorés. La formation des chereheurs aptes
s'y aventurer avec le sérieux indispensable est un impératif culture' dont
je n'ai pas le droit de vous cacher l'importanee et Purgenee. Sans quoi
11011S continuerons d'écrire, comme aujourd'hui, une histoire tronquée
et appauvrie de netre culture. Le traité d'Histoire de la Roumanie, IIII
(1960-1964) a palié cet inconvenient en consaerant a la culture juridique
dans une aeception restreinte un paragraphe dans ehaeun des ehapitres
dédies à la culture de l'époque. Le nouveau traité en cours de publication
s'en tiendra, probablement, au schéma substantiellement anaélioré.

I. Au premier point de votre progranune, je préconise sans pouvoir
entrer dams les details, la nécessité d'étudier la mentalité juridique
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Corelatia Intre einologia juridicd f i istoria dreptulai, in Metode noi $i probletne de pers-
peetiod ale cercetdrii Liint1fice. Bucure5ti, 1970. p. 607-616 i Einologia juridicd in Introducere
In etnologie, Bucure§ti, 1980.
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deux niveaux différents : a) en taut que mentalité partieulière d'un
groupe professtan.nel (les légistes, les juristes de tout bord) ou de l'ensemble
de la société, et b) en taut que Qomposante de la, mentalité générale.
Sans transformer l'homm.e en homo iuridicus. Car ce qui se pose c'est
de constater ,plus simplernent pourquoi et coinment, en,graitant Phomme,
on retrouve,:à une place et avec un poids mesurables, l'honio itIridiC118
aussi.

Une définition (le la mentalité, juridique en tan{ que telle et
clansesimbrications polititittes, .seetales, etc., est loin ('are une tache aisée.

Il est tacae (le procé(ter par élirriination. 1.116tude technique du droll,
lek coneepts juridiques consacrés, les doctrines du droit la Structuré et
l'histoire systéntatite des. institutions restent deltas (le l'hiStioire
de la men' -talifé jnridique. Sauf i1 s'agit non as de fern' analyse diwi-
pith.: Ire: mais (le leur reflet dans la TVeltanschanng de Phomine danS
son comporiewnt quel idien, danS se s réactiong instinclives, dans Ses
404, afiecl ifs, dan5 se4 ates de rujet. T1 y a aussi un style juridique ctul
peut urtrquer la mentalité générale d'uite époque Ou d'ttne societ4
daelininée.

.T'ai -parlé eensemble social. Avec, a, la ilinite, la société sous -tello
ou telle de ses hypostases. MaiS l'étucle de cette mentalité relève-t-e116
de Phistoire em de l'ethnologie juridique? La question se pos d pour ceux
gut, comine telui con i-otts parle 2, n'artétent pas cette dernière discipline

Pau& des sociétés architiques -ét (Ids vestiges lot/ survivanees d'un
pasé folkIorique iu sein deS soei&tés développées, en tant que soeiétés
prétendítment débarrassées de Writable 'niVeau ethnologique créateur,
au présent et n'y a Pas d.'erreuY de ranger l'histoire des
mentalites dais l'un des compartiments umrsteaurtde Pethriohistoire.

Un problème esse,ntiel est celid dé rapports entre les coneeptS et
les contraintes di droit officiel, du droit légal ou positlf, d'un c(1-té, et la
mentalit6 juridique réelle, effective, « organiqte » d'une soeiété ou d'un
ensemble social, de Paufre c5té. Rapports de consensus réel ou apparent,
partiel intégral, de distorsion (décalage incompréhensif, aliénation ou
fru :nation) ou de rejet. Les exempleS sent b, la portée de quiconque s'est
un peu farniliarisé al-et; la sociologic et rethrallogique jnridiques. Surtout
'it a recours a, une analyse critique fondée sur une vision dialectique

et déterministe de l'histoire.
Le problème n'est pas nouveau. Horace ne faisait pas une découverte

en ious invitant à nous interroger : Quid leges sine moribus? Les mores
c'était la mentalité juridique qui, selon lui, devait bous-tendre de manière
suffi,f4mment concordante l'édifice de la législation, de la légalité et de
la légité. De,puis Horace, l'humanité n'a pas cessé de rechercher, soit le
ditfiCile accord de ces deux termes, soit un modèle de légité. qui Subordonne

la fois les leges et les mores à un facteur extérieur moins problématique.
Dans toute sa gravité, le problème se pose lorsque la société, done

au,oi chaque individu en tant que zôon politikon, doit résoudre le problème
du progrès, de la modernisation et celui de la révolution.
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La mesure du progrès est-elle donae par la mentalité juridique
(done, il faudrait établir les modalités vaiables et efficientes d'emegistre-
ment et d'action) ou bien par la loi en vigueur et par celle de demain
Dans la modernisation de la Roumanie au ram, siècle, inéluctable, mala
non exempte d'excès, d'apories et de critiques injustes, la mentalité
existante à un moment donné constituait-elle le fond de la r6alité sociale ?
Et les lois modernisatrices n'étaient-elleS, par rapport A la méme réalité,
qu'une forme vide et stérile, pour reprendre la formule devenue prover-
biale, mais non moins erron6e et aliénante, de Titu Maiorescti et de la

junimea Iozsque l'on dénonçait le danger de la fornul Ord fondt (forme
sans fond substantiel). Et qu'en est-il de la conscience juridique avaneée
d'une minorité révolutionnaire, en face de l'édifice du droit légal »,
s'appuyant parfois sur une mentalité juridique majoritaire, mais dépassée
par l'histoire ? Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles il est plus
aisé de disserter sur tel autre aspect de la mentalité, que d'aborder Panalyse
do la mentalité juridique. Sauf si l'on conçoit l'histoire des mentalités
comme un discours descriptif, fermé au reflux des grands problèmes
qui agite le mental d'vne société en font la grandeur dramatique.

On peut changer de point de vue, sans aborder des problèmes plus
simples. On attribue souvent aux Romains un véritable génie juridique,
une sorte d'assise mentale qui expliquerait la solidité et la fécondité de
leur droit. Quelle est la genèse de cette mentalité juridique très marquée
des Ronnains ? Dans la religion des peuples Maya (qui n'ont pas créé
de droit comparable au droit romain) et dans la religion romaine on pré-
tend retrouver une empreinte juridique, DD. juridisme inconnu par d'autres
peuples. Est-ce 1A, une manifestation de la mentalité juridique ? D'où
vient-elle et comment se rend-elle agissante ? Dans le monde moderne
on est toujours tenté d'attribuer, par exemple, aux Français un don
particulier pour le droit, une sensibilité aigu6 pour l'approche et la solution
juridique d'un problème social. En ratson des légistes des rois de France,
du code civil et de l'éclat de la jurisprudence française ? Dans la mentalité
française, le juridique jouerait-il un rtile stylistique dont l'historien est
appelé A rendre compte avec soin Personne n'ignore le r6le que le droit
romain a jou6 dans la formation du droit continental en Europe. A
partir de cette donnée « objective », quelle xl'est la variétd et la richesse
des mentalit6s juridiques en Europe I Et vu cette variété, dans quel
sens peut-on parler du droit romain comme de l'une des colonnes
de la civilisation européenne, ftlt-elle limitée à l'Occident où la réception
a porté sur le droit romain de langue latine ? Derrière tout problème de
mentalité juridique, une réponie se fait attendre Ai des questions graves
et difficiles.

Dana cet ordre d'idées, l'historien des mentalités doit avoir une
position nette fiur des problèmes essentiels. Le droit populaire, le droit
vulgaire, le problème de l'affectivité (ou plut6t, de la non-affectivité)
du droit, font-ils partie de l'histoire des mentalités jinridiques ou de Phis-
toire générale du droit ? Personnellement, je pense que selon l'optique
et le discour s adopté, on pent les a,nalyser et en parler aussi bien en
historien des mentalités qu'en historien du droit, puisqu'il s'agit, en
quelque sorte, de l'envers quotidien et social du droit officiel ou positif,
que l'historien du droit étudie au premier chef.
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a L'idée impériale romano-bpardine et la structuration du poizooir princter en Valachie
de 1765 d 1818, in Festschrift fiir Pan. I. Zepos, Athènes, Freiburg/Br., Mtn, 1, 1973,
455-471.

4 Les essais de N. Densusianu (proverbes) et I. Peretz (proverbes, chronlqueurs, pastes
populaires) ne se haussent pas it une véritable histotre des mentalités.
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Pour l'historien roumain, les problèmes locaux et particuliers sont
innornbrables. Quelle est l'image que le peuple roumain ou ses différentes
couches sociales Re font de la loi, de la légalité, de la justice, du pouvoir
politique, en comparaison avec le statut officiel, théorétique ou insti-
tutionnalisé de ces structures ? La mentalité processive des paysans
libres propri6taires de leurs terres (mmeni, rdzefi) est devenue légendaire
et de nombreux documents sont 16, pour Pillustrer. Elle attend encore
nc sérieuse étude quantitative d'histoire de la mentalité juridique.

La o constitution » qui dans certaines conditions historiques était devenue
une forme modérément modernisée de peine corporelle de type oriental
exige selon Caragiale une analyse de mentalité juridique sur laquelle
le dernier mot n.'a pas 6té dit. Et le problème du pead ou du bakii§ et
celui des «mains propres » dont les gouvernants et les juges du passé devaient
.se soucier, ont eu un impact mental qui se reflète même dans les textes
juridiques d'époque, 6., partir du scholiaste des Basiliques, à travers la
erminologie ottomane devenue internationale, étant repris par Michel

Phôteinos A Bucarest dans ses projets de code (1766, 1777) que j'ai
6tudiés dans d'autres contextes

Quant aux sources de l'histoire de la mentalité juridique, je placerai
an premier rang les chroniqueurs, en commenvant par Ion IsTeculce. Mais
il ne faut exclure aucun genre d'information directe et surtout indirecte :
proverbes, poésies populaires 4, lettres de boyards et de princes, vies
des saints et sermons, corref.pondance privée et littérature au XIX°
siècle, documents internes, relations de voyageurs étrangers, ouvrages
de statistique descriptive, enquêtes sociologiques, etc.

Pour l'historien du droit un domaine vierge s'ouvre pour les recherches
indispensables qui, avec Pélaboration d'une méthodologie appropride,
ont destinées ib rectifier beaucoup de préjugés, de clichés et de demi-

vérités. Il va de soi que l'histoire de la mentalit6 juridique ne se cantonne
pas dans l'étude du passé. La mentalité juridique contemporaine est riche
en problèmes importants qui ont été mieux abordés que ceux du passé.

II. Au n° 2 de votre questionnaire-programme, je souligne la
richesse des matériaux qui pourraient étre rassemblés et (lament inter-
prétés par qui s'attacherait à reconstitu.er les états affectifs qui ponctuent
la vie juxidique quotidienne, l'application réelle du droit, l'image de la
loi et de son rôle dans les profondeurs des consciences individuelles et
du mental colectif. L'avènement d'un nouveau prince, le cérEmonial de
Pintrônisation, l'hommage présenté aux grands de ce monde, le double
visage de Pacte de destitution (mazilire ) du prince par la Porte ottomane,
l'assassinat d'un prince par ses boyards (« scirnavI faptI », Mixon Costin),
l'ordre du prince à ses sujets de résister aux abus des puissants (« s le dati
la cap », Mirce,a l'Ancien), le déroulement du jugement à ses différents
niveaux, l'application des peines, les rapports juges-parties litigantes,
la vénalité des juges, la conclusion et Pexécution de différents actes juri-
diques, le traitement de Pinstitution du bourreau. (gide) chez les Roumains
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ce ne sont là que qu.elqiies themes qui, font cristalliser des etas
affectifs, dont l'historien du, droit découvre les traces qul'écho indirect
clans les documents qu'il examine couramment et dont il pe devrait
pas négliger cet aspect de leur contenu.

Quant au Lexique juridique, je dirai que tout reste à faire ;
le lexique du droit, la formation et le developpement de la langue du droit,
ses renou,vellements suceessifs et contrastants, les rapports de la langue
du droit et du, langage cornrow:1 et qu,otidieu. Sails rim dire du, proLleme
fondamental qui consiste à savoir dans quelle mesure et par quels moyens
13eut.on aboutir à la eréation d'une langue de droit, A, la fois susceptible
de remplir son rOle spécifique et de rester une langn,e populaire, rendant
le droit comprehensible par ses destinataires. Le probleme préaccupait

ustratie tretilogofat, en Moldavie, en 1646 («am scos aceaste pravile-
. , pre limbá roinAmeasc4 ca,s Je poatá intelege toti. ») et Auclronache

Ponici dans- la preface de son lanuel juridique (Jassy, 1814) : « alcátuitá
cu toatá inlesnirea ca s5, fie spre intáleagerea §i q;tiinta, tuturor ; 4. pra,vi-
lile sá, cuvine a Si cu cea mai lárnuritáglàsuire, leasne spre intáleagere
i. fiirl a lása cea ruai miç indoialä nimfinnia ». Problerne encere actuel,

plasque le droit socialiste, l'heure de, l'informatique et des ordinateurs,
veut que les lois soient lisibles par tons les citoyens, avec l'abantlou
du jargon juridiqu.e». pans la redaction du recent code civil de la
R. D. Allemande, on a realise l'effort le plus poussé dan cetta direction,
en contraste violent avec la lazngue savante du. ceièbre Bfill de 1900,
,le ja,rgon juriclique peut dolt) etre carte. a, pratique doit démontrer

n'existe pas un irreductible v.lang,age juridique ». Saul si (1)0, ceté,
les juristes nussissentsà, faire de ila science dans leur langu,e professionnelle
(eoluine les medecins el les mathematiciens) et, de l'autrei r6diger les lois
clans uue langue populaire aye° une parfait() transposition des yaleurs,
des droits et des peines pus en ceuv,re. J 'llistoire du alViV peutiapporter
beaucoup de lumiere Ai, la solution de pe, probl6ne capital et arflu,

rv. A propos ide l'imagologio ,(J',inae do l'autre)i 4e droit pose
iii sériede problemes Qui lui sout propres, et que e nepoux que signaler
brievemeut,

Tout procès est- u,n, scenario, une structure, 11P f104:11;lat, auNquelS
participent ogo et 4'au,47, la contraire tiln premier. "CMS tensions doivent
trouvlizr une solution .apaisante et diseiplinée &tins le paare MAW)
drOit de la na4me nientalitér juridiquo, ile 14 waclainerie
en plaqe. Si Je merue droit est applique A, l'ego et, ui l'aufro, lp rapport
jurichgve a une structure d?« altkrité,or qui conduit A, un certain type de
justice. Si dans le ,merne proces fgo benéficie (Pun sstème de droit, et
l'autre qoit subir ou. ,peut illyoquer 1.ui système different, I,'altérite
chaug6e en, distorsion ali4nante.. Pautra n'est plus un autre ego, vials
un alienus, yoir un privilégie, -an non,-ego, De cette optique pent (10eouleg
toute une typologie des systèmes et des mentalités j-uridiques.

Daps les relations des voyageurs étrangers nous eaptons ou subissons
l'image que rautre (le voyag,eur, lssu, d'un autre milieu, familier d'une
autre culture juridique), se fait de notre droit, de notre mentalité juridique,
de notre culture de droit. D'O-A les problèrnes ddlicats que posel'utifisation
correcte des renseignements fournis par les voyageurs. tranco Sivori,
le secrétaire italien de Pierre Cercel, déclare que pour la solution des
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procès le prince n'appliquait que la couturne, uniqu.e système de droit
du, pays. Or, Sivori avait assisté et même participé à l'élaboration du
decret Princier 15S-15S4) portant 6it Porganisation de la competence
judicially de l'éféque de BuOu, fondée sur le droit by2hritin en, tatit que
ius receptum. Done, Pirnag,6 excl-tisiVement eoutumière qu'il nous transmet
du droit Valaqiie de la fin du XVI' siècle West pa $ correcte pt ne cor-
respond mane pas à e IU ivQIí connaissait indubitablement de ce
droit. Dans des OA pareils, gut sont privilégiés, l'image de l'autre
peut eAre hisélnent iLèctìfie nai il nortS rete à recheiyher l'explication
de Perrettr.

11 ne ni'est pa S loisible de m4étendre sut le problème des niveauxi
culturels. Je rappelle seulement que ce problème se retrouve lorsq-ue Pon
etudie comparatiVernent le droit positif et le dtoit vivant (lebendiqes
Becht ), le droit officiel ou Savant et le droit populaire, que Pon appe'lle
parfois droit vulgaire, et surtout longue l'on aborde l'étude de la mentalité
juridique des princes, celle des bbyards et du clergé, eelle de S citadins
et des paysans (airec leur variantes agraires et pastorales). Etudier

Miorita » en faisant abstraction de la mentalité juridique pastorale
serait une profonde erreur. En évitant cotte erreur, Romulus VulcAneseu
a reip,si à presenter des anAyses valables et eclarrantes.

Au sujet des clichés jnridiques, je noterai que personne n'y
a prété attention et que tout reste faire, en commem_;ant par un reper-
toire exhaustif, avant de passer a leur coinmentaire stylistique et N leur
insertion dans l'histoire des mentalités. Il y A le 4 clauses de style qui
reviertnent sous la plume de chaque Scribe, selon dés critères qu'il faut
&Min : mode, routine, Whet politique, reponse à l'ineffeetivité du droit.
Alai6 les clichés juridiqu.es jaillissent ausF3i d'un certain forinalisme du
droit, (Nile hierarchic subie sane perspective stimulatriee et personnaliseei
Wan certain traditionalisme de notaire on de greffier, d'un besoin tres
general de stieurisation par le pleonasme ou la redonda,nce:' bn diva nul

neavenit, bond vi dupd dreptate, nician tenzei i far'de dreptate,
s-a geisit cu cale i cu dreptate, prea rea,Iprea inim,Ginoasd9i ea totul plasti
(fau,sse)i,f7u deskirfitd stdpinire i ea band, pace, 40, jalbd ,si cererea 4or,

anii taie- de la doninul 84 fip multi inorogoA iar hotdrirea cea
desdrirOcl rdmine la indl(inica tch O pas les clichés de l'eler
qu.ence judiciaire que l'on ne peut illu.stter que par 0,5 exemples du

Xe siècle, et ceux du style jucliciaire ksentences, actes notariauxf littér
ratite juridique) pour la m(litie époque. TA sell] ou.vrage .consaeré, par
iR4du pimiu an. §tyZe judiciaire, remoMq winks, '30, et IVA pas
principalement de caractère historique/ Le içnn des archaismes
de Dotty cher et regrette ami Constantin Tircn. (Jak;sy) apporte, lualheu-
reuRement en manuscrit, des inatériaux et deg déconverte inestimables

Une definition clifférentielle des noqmis de menfalité rt de couranf
cl'opinionA i3OT1inIeft1it eéotistater qu ce dernlei. ii'affeete pas un ensem-
ble social, auSsi 'vHste que la iiiehtalité qtie bmí cbntenu ping limité,
plus précis, We/44)011e reineéalitioii à bref indyen terine, ice gill
lui confere unYaractère revendicatif. Un coUrint d/oplilich tnène
qUelque parti engendres des struelfures de Mise en ceuvre¡ de diffusion,

connalt les !temps fopth,, R0118 forme, de proulotemt, de chefs et d'adhei-
rents-prbpagandites. Tout cela est, encore plus vrai, barsqu'il, s'agit de
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courants d'opinion juridiques. De 1460 jusqu'au milieu de XVIIe siè.cle,
les grands boyards de Valachie se rattachent dans leur majorité à un
courant d'opinion favorable 6, l'obtention d'une clause insérée dana les
actes.princiers de confirmation d'un domaine et leur garantissant l'exone-
ration de l'exercice de tout éventuel retrait princier po-ur clause de félonie
(«pn'idalica 84 nu fie »). Au XVIP siècle, le régime nobiliaire se distingue
par un courant d'opinions en faveur d'une olégalité féodale » asurée
surtout aux grands boyards (en cas de félonie plus particulièi ement)
par une scrupuleuse application de la pravila byzantine et par un enraye-
ment de l'arbitraire de l'autocratie princière. Si la mentalité est souvent
définie par une simple épithète du genre : pessimiste, dynamique, baroque,
etc., il n'en va pas de in'eme lorsqu'il s'agit de caractériser un courant
d'opinions.

La notion de mythe se ré,vèle d'un usage A, la fois indispensable
et délicat pour l'historien du droit. E y a, tout d'abord, le probleme
fondamental de l'époque des origines of' la notion de justice, le sybtème
de droit et l'action en jubtice ont une stru.cture mythique, le mythe &ant
A, la fois une modalite de penser, d'assimiler la réalité (lame ce glndea-
in basme basin = mythe, Eminescu) et une technique d'organis, tion
(telle, par exemple, la fonction mythique du scèptre primitif, destine
A, capter la révelation divine qui se transforme en jugement du basilens-
juge) et de maitrise de la réalité aussi connue.

L'historien de la pensée juridique clans la G;èce antiqu.e consacrerai
toujours son premier chapitre aux structures et valeurs juridiqueb de la
pens& mythique, A, la mentalité axée sur le mythe de la dike. C'est par
contraste avec ce mythe que se produira, d'un ceité, la revolution du nomos
dans la polis historique et celle du nomos et de la dike laicisés, dans un
monde oh. Phomme serait la mesure de toute chose (Protagoras).

Mais ce sera surtout l'historien des mentalités qui devra tenir
compte des retombées ou des survivances mythiques daps les Nassener-
scheinungen d'une époque plus tardive. La pensée religieuse, Pidealisme,
le mysticisme sont inseparables de certaines structures ou manipulations
mythiques, sous des formes déviées ou détournées. La référence de la
mentalité juridique évolude A, une justice divine, A un droit naturel anhis-
torique et non documentable, etc., introduit dans la vision du monde
respective un mécanisme mythique qui peut avoir le gros désava,ntage
de ne pas fonctionner d'une manière harmonieuse et féconde, paree gull
n'est pas inséré dans un ensemble réellement sournis aux lois du mythe.

J'en reste IA, d'un problème immense et passionnant que l'on ne
peut expédier en quelques phrases rapides. Je note, pour conclure, la.
fonction mythique confer& de bonne foi ou par manipulation idéologique,

certaines structures ou valeurs rationnelles et empiriques du droit et
de la justice : c'est le positivisme m3rthologiqu.e. Il y a aussi un veritable
détournement de langage, par exemple lorsque les ennemis de la Ebert&
se mettent à puler du « mythe de la liberté », pour en ébra,nler les fonde-
ments. L'historien du droit devrait étre à méme d'analyser la réalit4
du droit dans le mythe et de conjurer le danger qu.'il y a à reduire le
droit à un « mythe du. droit ».
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THE HISTORY OF MENTALITIES A WAY TO AN
ALLCOMPRISING HISTORY

LUCIAN BOIA

The history of mentalities has recently emerged as an independent
field of research. But, as circumscribed to the overall study of history,
it appears as a much older concern. Historians have always been more
or- le,s aware of the fact that people from past times, or belonging to
other civilizations, even contemporary, had their own system of thinking,
their own hierarchy of values. Significant along this line is the i,ery work

Herodotus, the founder of history. He looked with real interest at
the most varied civilizations of his time, tried to grasp. their specific
nature and to avoid over-simplitying opinions. He understood, in his
-way, that each of these civilizations made up a self-governing structure,
-which could not have been considered from the angle of the Greek men-
tality. That is why he avoids clisapproving the usually very different
ideas and ways of acting of his fellow citizens and emphasizes the rela-
tivity of spiritual values : "If somebody would make all the peoples in
the world choose the best customs on earth, each of them would still
-chooqe alter a long consideration its own ; and this stands as evidence
of the extent to which they are convinced that their customs are really
the bebt."

Thus, in a certain way, the history of mentalities has always
existed in the overall context of history. And, devoid of this dimension,
the study of the past would get down to anachronism, noting appearances
.only and loosing connection with actual life, with the vitality of history.
Nevertheless, with no intention of denying the significance that works
such as those of Jules Michelet, or Jakob Burckhardt's book Die Rultur
der Renaissance in Italien had to the mental factor, we must admit that
-up to the beginning of our century, history, in its essential features, remain-
ed mainly an account of noteworthy political events. Considered at the scale
.of the whole historiographic amount of work, the excursions through
the fields of collective life, both under the socio-economic and the mental
-angle, appear on a secondary level, as an appendage to the first. It is
only the "historiographic revolution" of the 20th century that has revers-
ed the terms of this relation, conferring a privileged position to the
collective structures and events, therefore, to the history of mentalities.

Mental history became a really independent field between the
two worlkl wars, du.e to the interaction of various agents. It is first, the
very evolution of scientific history, more and more concerned with approach-
ing the past in sociological terms. A truly complete history could not have
avoided the study of spiritual images so strongly connected with that of
material structures. The crisis of western civilization, manifest after
the First World War, had a great impact on the new historiographic studies
<Oswald Spengler's book, Der Untergang des Abencllandes, was pu.blished
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between 1918 and 1922). The social and moral bourgeois values, apparently
deeply rootedlin workt with las»ing m'ganization, ps it seemed to be
before 1014, began to dissolve; a 'process still under 'wralf tbdAy. Te illusory
character of some appatentlx absolute, ¡)errn@aciiti values, has been proved,
giving thus birth to extensive political, ideological and ethical debates
Fith implications on the historical research as well, a research more and
more aware of the relative, evolutive character of mind-sets and ideologies.
It was mainly the epochs of crisis, of "breach" and their analogy to our
century, that aroused the laist9l'ianA' interest, For instaneei, the transition
from( the Middle Ages to the modern era, in a classical work snch as Johan
Einizinga's on, the "decline of the ,Middje Ages" (published in 1919, one
of te first Attidies in pure history ox mind-sets) or in, the remarkable
books pf Lucien Febvre, concerning the Renaissance mentalities (Un
flestin Lutker, 9S; problème de l'ineroyanee an 4,yie $qclo
la religion ge Rabelais, 1pp Antony d l'Reptameron, 1944)r

Another important element in the outline of a new independent field
fig Ole study o mentalities was the tendency of transcending the Europo-
centrism and, generally speaking, the history ali,uost exclusively focused
on the eivilization of the western, world. In such an enlarged perspective,
the necessity for a compared history as well as the yelatiyity of spiritual
values has been even more clearly evinced. At the same time, as a result
pf the progress of ethnology, knowledge of the primitive societies has
much enlarged the field of research in collective psychology. The influence
of ethnology and sociology ou the history of mentalities was decisive.
A book such as James Frazer's The Golden Bough (1911-1913), a compa-
rative study on the beliefs and rites of ancient peoples and of primitive
contemporary societies, or Lucien Levy-Bruhl's La mentalité primitive
(1922) have drawn the attention of historians concerned with mental
problems!. A certain influence of the t'wo above works is felt, for instance, in
Marc Bloch's book, i.e.§ Bois Thaumaturges (1924), one of the Most beautiful
woiks in this field of research in the interwar period. An exclusively border-
line domain, the history of mentalities ha A permanently collaboiated
'with other fields, without the contribution of which it could, not have
actually existed as á truly scientific study, Together with advances
in sociology and ethnology, the remarkable achievements in individual
And collective psychology over the same period of time inust also be
mentioned. The impact of Freud's work, he himself concerned with the
application of pSychanalytical methods to the study of history, Was begin-
ning to be felt and it increased even more after the pecond i'Vorld War.

But, althottgh having already become an independent field, the
histOry of mentalities cannot and should not be absolutely isolated from
the other brancheS of history. Along this line, we should mention Torou's
'words that ate true for this dotnain as well as fov any other branch' of
history 'here is only one tvet," of evolution and all the expressions of
life are connected with it'? First', one cannot make a, clear-Cut distinction
between the eel-vicious and the less cOnseions actioriS of man, therefore,
betWeen the domain of ideas ot ideolOgy and that of Mentalities proper.
At the same time, any spiritual expressions can only be 'understood in
the wider and more COmpler Sotio-econornic and ideologie cbnteXt. The
ultimate aim of an independent research of mentalities continues to be
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therefore a more nuanced and more complex! understanding of hiStory,
08 at wlmle, in the context of present,day tendencies towards an "overall"
or alleomprising history.

,Aetually material and mental are tu'oi inseparable aspects. of -tale
and the same historical prOceSs. Earch problem, each historical fact implies
bath aspects. Even, the most subtle. aehievementS of the mind have a
material basis, as the processes which seem to be eiCludively economid,
material, hatrt, to thel extent to whieh they are harnan processes, a mental
substratum, In matérielle, dfeonotnie et eapitalismé, for instance,
Fernand Braudel hag written retnarkable pages Oil the history of alimen-
tation, defined not only as a more economic problem, but also as a
mental attitude4 Th.e same modality bf aaaalysis is to be- met concerning
the 'evolution of loadgings and furniture, costumes arid fashion as a whole.
Another example along this line is Georges Duby's book, G ¡terriers et
paysans (1973), which make an analysis of the Middle Ages concerning
both the material and the mental life. Medieval economy (with its threefold
formula fprendre, dopner, consacrer") gets specific forms precisely becauSe
it is molded by the mentality of an epoch. Not less interesting is the way
in which, in the same work, G. Duby presents the evolution of alimentary
habits in the early Middle Ages, the Way in which the two alimentary
and agicultural Systems, the Roman and the 9.barbatian" one, blended
in a proaess which is to the same extent economic, materials and mental.

As a well-marked border field, the history of mentalities arouses
complex problems concerning documentation, and tire interpretation of
Sources. On the one hand, a different analySis of traditional sources is
required, on the other, the integration of new categories of auxiliary
Sources within the historical research, Along this line, the reevaluation
of literary and artistic sources seems to be of great importance. These
should not appear as annexes of literary or artistic history, or as separate
sections of a complete, encyclopaedic history, but as starting points to
the writing of history regarded in the light of the literary and artistic
phenomenon. Any work of art is a mirror of its time, more valuable
to the knowledge of what is essential in that epoch than so many other
traditional documents. In this way, Georges Duby's work Le emps
des cathedrales. L'ort et la société, 980-1420 (1976), seeins to be of great
ignificance. This is actually d, history of the'western Middle-Ages (under

its mentaky,spect, juit 110t -91% chi5iTe1y so), -tarting from te artistic testi-
mony. To those who have found the proper device of interpretation,
a Gothic cathedral is an incomparable historical source. At the same time
a systematic appidach to literatme from the angle of history and to
its benefit is to give iemaikable results. In the recent years, many French
historians and literary hiAorians are fascinated with the personality and
work of Jules Yerne. Formeily regarded rather as a writer for children
and teen-agers, his work is now considered as an extremely /fertile ground
for the anaLysis of the mind-sets and the ideology of a certain society-,
at a certain historical moment. Out of an impressive bibliography, we
mention only some titles closer to the historical problem : Jean Chesneaux,
Une lecture politique e J'11288 Verne, 1971; Marie-Hélène Huet, L'HiStoire
de o voyages eaftraordinaires, 1973; Marc Soriano i Jules Verne, )1978. There
is nothing surprising in that, for, as it is already known, each writer

www.dacoromanica.ro



584 UN DESAT : LES MENTALITES COLLECTIVES 12

is a witness of his time. History would only gain from systematically
dealing with such a point of view.

But, the extended prospectives of research in mental history should
avoid neither prudence nor modesty. We ought to be aware of the relativity
and approximation of our field. In the realm of the invisible and of nuances,
it is difficult for anybody to assume that he has "the last word". Here
are two examples : Rabelais and, generally speaking, the society of his
time, that of the Renaissance, appear in Lucien Febvre's view closer to
the primitive mentality than to our modern world. But, at the highest of
the Middle Ages, in a remote mountain village (see Emmanuel LeRoy
Ladurie, Montaillou, village oceitan de 1294 à 1324, 1973) we find archaic
expressions together with many thoughts and feelings quite close to our
time. Finally, as Le Roy Ladurie has understood, the peasants in Mon-
taillou are closer, in Febvre's view, to the modern mentality than a great
personality of the Renaissance, such as Rabelais.

Are these contradictions ? They are rather common expressions of
the very condition of historiography. The historical work is bivalent.
As it rebuilds the past, it is, at the same time, an expression of the present
mentality (like the literary or artistic work). What we are faced with,
therefore, is not Rabelais, but a Rabelais 1--Febvre relation ; not the
peasants in Montaillou, but a dialogue, through centuries, between these
and a man of our time. Thus, the historical work itself becomes extremely
intetesting as a source of approach to mental and ideologic history pro-
blems. Reading Michelet, vie may learn a lot about medieval France or
about the French Revolution, but we learn as much about what it was
ike to be a historian in 19th century France, about the way in which

the historiography of his time assimilated contemporaneous states of mind,
ideas and ideals. Under its first aspect, a historical work may get old,
but under the second it never does. It will thus last, together w)ith the
other works of human intellectual life, as a testimony, over time, of a
civilization, a society, a generation.

IMAGE «DE L'AUTRE»: RtALITtS BALKANIQUES ET ROUMAINES
A TRAVERS LES RtCITS DE VOYAGEURS ETRANGERS

PAUL CERNOVODEANU

Dans ss ouvrages d'imagologie consacrés b., la manière dans laquelle
se reflètent les réalités existantes dans l'espace sud-est européen dans
les récits de voyageurs venus de Pétranger dans ces régions, Nicolae Iorga
évoque les avantages de la méthode comparative, que seul ce genre narratif
d'une facture toute particulière est A, méme de faire ressortir, et déclarait
o qu'un voyageur est très souvent préférable b, un chroniqueur, de méme
que Pauteur d'une lettre privée est préférable au rédacteur d'un document
officiel ... Or, il y a certains phénomènes d'ame dans une société,
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ne peuvent are apergus qu'en mettant en rapport un représentant de
cette société avec un antra monde *1.

En effet, de tels témoignages ont été rédigés dans une vision force-
ment subjective et fragmentaire mais bénéficient en méme temps de la
spontanéité des contacts directs et du climat de détachement dans lequel
ils ont été saisis. De ce fait, si nulle alteration n'est intervenue pour
des raisons d'opportunité on par le conventionalisme inherent à toute
revision ultérieure du texte, ils constituent des sources d'une valeur
inestimable pour ceux appliqués à découvrir les mentalités propres à une
société autre que la leur, et A, laquelle nulle obligation ne les attache,
leur permettant ainsi de les juger avec davantage d'objectivité, sinon de
competence. Par le spécifique des données qu ils apportent, ces récits
viennent completer la grande variété des aspects qu'offre la si complexe
evolution de l'espace sud-est européen oñ b, la culture heritée de l'ortho-
doxisme byzantin s'était superposée celle implantée dans l'Orient musul-
man par l'instauration de la domination ottomane, sans compter en plus
les elements captés du lointain Occident latin. Ils vont contribuer à donner
une vision d'ensemble d'une suite d'images dont la reconstitution s'averait
malaisée par les seules sources conventionnelles composées de chroniques
partisanes, cmespondances officielles, pikes de chancellerie, littérature
juridique ou canonique et autres, qui n'en reflétaient que les aspects
partiels et particuliers.

Places sur des positions fort inégales dans Phierarchie sociale et
&tenant des fonctions ou exergant des professions des plus diverges
allant de la noblesse de cour, diplomates, clercs missionnaires, gens d'épée,
savants ou artistes jusqu.'& des commergants, artisans ou acteurs
ambulants, venus de tons les coins de l'Europe ou de la lointaine Asie,
ces voyageurs restent tributaires de leur position de classe, aux suscep-
tibilités nationales et religieuses et au niveau culturel gulls auront atteint,
dans les récits qu'ils donnent sur les réalités pergues dans le vaste et
complexe univers de ce monde balkanique et roumain. La valeur de
leur temoignage varie suivant son authenticité et du degre de sincerité,
d'exactitude et de la capacite d'information et de selection de leurs auteurs.

En distinguant dans le micro-cosmos que constitue l'espace du
Sud-Est européen trois entités assurément en correlation et aroite
interdépendance c'est-h-dire le mondé des « dominateurs * (dans lequel
se placerait la société ottomane d'obédience islamique vivant dans l'éclat
de la maropole impériale, mais aussi l'« élite grecque gravitant autour
de la Patriarchie constantinopolitaine et des fondations ecclésiastiques
et culturelles de la Péninsule et de l'Archipel) ensuite la masse des
« dominés (comprenant les populations chraiennes des Balkans sous la
ferule de la Porte, rnais toujours conscientes de leur passé et de leurs tradi-
tions slavo-byzantines) et enfin, cet univers distinct roumain (Mini
par un regime de relations « spéciales avec les ottomans et le syncrétisme
original entre l'Orient et l'Occident, entre l'orthodoxie et la latinité),
on sera A, méme de discerner le spécifique des relations laissées par les
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voyageurs pour chacun de ces sectem's, au-del4 des « poncifs » de certains
4 clichés».

Si l'Europe des xv. et XVIe siècles depuis Sigismond le liuxem.
bourg 4 Philippe in gardait eneore des traces du traumatisme tine lui
avait ere& le spectre du péril ottoman en revivant Pangoisse de Papparition
des années du sultan sous les murs de -Vienne et qu une vaste litterature
tendencieuse constituée de récits de 'voyage, annales,

mémoires'
brochures

ou opuscules dus pour la plupart des missionaires, eleres et diplomates
prechait encore des « croisades pour bouter le « fléau » 'hire hors du
continent, en réduisant de la sorte la si complexe réalité de la situation
dans cet espace geographique des formules simplistes et à des clichés
stereotypes (les chrétiens en tant qu'élément positif et les musulmans en
tant qu'elément négatif), le siè,cle des Descartes, Hobbes et Leibniz, mais
aussi eelui du mercantilisme, allait apporter quelque ehangement dans
cette mentalité retrograde 2 Ainsi, de la part des Européens, se font
jour de sensibles efforts d'une approche plus objective du monde ottoman
A, la recherche d'éléments méritoires pouvant contrebalancer les côtés
eondanmables de sa conduite, d'une meilleure perception de Pinterpéné-
tration de la culture des dominateurs » avec celle des « dominés » 3)
et cela, d'autant plus que la puissance turque cessait de constituer un
danger pour l'Occident au cours des dernières décennies du XVIle siècle
et que du point de vue ruilitaire et politique Pempire des sultans entrait
inexorablement dans ce que Démètre Cantemir définissait comnie SOU
ère &din >. line intense penetration des Qecidentaux s'enga,reait
en mérne temps, notamment de Prançais, de Britanniques et d'HollanedaiS
sur les marches tuns, devenus un débonche important pour leurs marchan-
dises manufacturées et un terrain ideal pour l'exploitation doublée d'im-
pollati,on de matieres premières. Bient0t, le ,Leyant regorgeait de comp-
toirs commereiaux européens et, progre,ssiveinent, allait, s'implauter eu
cette region le style et la manière de vivre propres l'Qu.es dueontinent
accueillls aussitôt, partieulierement par les populations chrétiennesi aypp
spontaneité des elements appartenaat 4, la elapse des gens de etaill:p
allaient, par la suite i embotter le pas aux. commerçants.

Comme un exemple typique do eette Societe occidentals du XVII*
débarassée de prOuges, homme de lettres français du nom

d'Antoine qalland, a643-1,74) s.'etait senti attire par la, creation intellee.
Odle de l'Orient mnsulman aborda avec fervenr et eontprehension;
c'eSt grace à lui que l'Europe allait decouvrines fameux contes

vic
.des41 ii«

et une jits dont avait r6digé une traducti(!lia. Evoquons egá,lenaenit
d'autreg voyageud, telS Rycaut, be la Croix, Feb-vile, HoViard., Afarsigli,
Tavernier, Whelet, etc. qui, à leut 1OU11; s'étaient niontréS as*2 orhpr6-

Dès Id début de la flOralson d8 Phurnatilstoe ot de sa prtipagatibI1 sur le elihtihbat
elnopéen au 4ours de ist secqnde Moitié (la XVIA sleek, se ;manifest:Lit untihilde end& vers uni
fpellleure compr64ension jabjective du Nystèrne de gpuvernenient d l'Empire pitt,qtaaa et de ses
impératifs en matière religieuse, cf. E. 1<afé, Le mythe turc et son diclin datts les relations de
doyage Européen§ di la clans Oriens iL 21-122 1968-1969Y, Leiden, 19711.
13, /59f A85.

a Voir en ce sens les pertinentes yetnarques de 111110 Eerza, ,Les yrande41tapes de hisloire
du Sud-Est europlin, dani"Tradition el Innovcdion cians lt uttur'e des pays du Sud-Es i euro-
pien, Bucarest, 1969, p. 22.
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hensifs A l'égard de k Tuns+, M18 pour cela s'empêcher de fustiger leurs
tares et condamner sévèrement 1?hpre regime de domination instaure
clans les Balkans oil les populations bulgares, serbes ou appartenant h
d'autres nationalités, subissaient le joug iraplaccable de l'autorité otto-
maneJ Leurs temoignages révèlent également la puissante influence exercée
par le folklore national sur la culture de ces peuples, leur atta,chement
aux traditions de leur glorieux passé moyen-Ageux ainsi que leur apparte-
nance, dans le domaine des lettres et des arts, A Paire spirituelle de creation
orthodoxe-byzantiney enveloppée d'un incontestable slavisme.

Le XVIlls siècle que l'on a &signet sous le nora de t siècle des
lumièreS » -i-f- avait élargi l'horizon et la capacite d'analyse de ces voya-
geurs européens sillonant les territoires de l'Empire ottoman et en avait
accentué l'esprit critique. Le retard manifesté par les Tures sur le plan
technique et particulièrement sur le plan scientifique ainsi que leur
attachement A un islamisme enkysté et traditionaliste, oppose A taate
initiative innovatrice, fluent parfaiternent saisis par la plume de ces
hommes venus d'ailleurs et qui assistaient A la lente, mais irreversible
desagrégation de l'Etat ,clu t Grand Tura » ayant jadis fait trembler le
monde. Le baron de Tott, le comte de Ferrières de Sauvebceuf, Sir Sidney
Smith ou bien William Eton condamnent sévèrement tout particulière-
ment cette attitude qui précipite les Tuns vers un ineluctable déclin.
Une des plus marquantes consequences de la léthargie qui paralysait
progressivement l'Empire ottoman a ea de déclencher le processus d'une
reprise de conscience de la part des populations opprimés des Balkans
-devant mener A une affirmation de leur entité nationale, h la propagation
de leurs aspirations d'émancipatiort et de progres social et Af la lutte pour
la conquête de leur liberté. Les Lumières auront done connu, en eette
region de l'Europe, un caractere militant, réunissant, h l'attrait vers un
relevement intellectuel des masses, une incitation au combat au service
des leurs idéaux patriotiques.

I] ne nous reste, en dernieri qu'h examiner la manière suivant
laquelle se sont retlétées les particularités de l'univers reumain ainsi que
ses rapports aye° l'espace sud-est européen, dans la vision de ces Voya-
geurs au cours des XVeXVIIIe siecles.

Deux caractéristiques essentielles, que la majorité des observateurs
n'a pas manqué d'enregistrer, frappent en premier les &rangers, et ape-
cialement ceux venus de l'Occident : il s'agit d'abord de l'origine latine
-clu peuple roumain, branche isolée d'une romanité orientale, parmi des
populations slaves et finno-ougriennes ainsi que la permanence de sa
presence sur sa terre natale , et ensuite, la eituation avantageuse dont
bénéficiaient les Principautés par rapport aux autres pays balkaniques
.et qui découlait de ses liens empreints de plus de « souplesse » avec la Porte
ottomane, en taint que puissance suzeraine. Ce dernier trait était devenu
_perceptible, particulièrement aux XVPXVIlle decks, b, ceux de ces
voyageurs qui, au long de leurs peregrinations avaient sillone également
des regions habitées par des populations serbes ou bulgares et pouvaient,
de la sorte, se rendre mieux compte de la difference.

te premier h souligner le caractere latin de la langue et les origines
romaines du peuple roumain a été Pachevilique Jean de Sultanieh qiii
déclarait en 1404 detenir de la bouche méme des habitants du pass la
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tradition de leur colonisation par A un empereur de Rome »; ce fut ensuite
le padouan Francesco della Valle, tonsignant en 1545 dans son journal
de route ses souvenirs d'un bref séjour parmi les moines du monastère
çle Dealu qui soutenaient que les Jioumains descendaient des anciens
oolons amends en Dacie par Trajan et qui avaient conservé leur langage
et le nom de leurs aleux indiquons encore le témoignage de Pierre Lesca-
lopier qui affirmait, it, son touro en 1574 que les Vallaques « se disent vrays
successeurs des, Romains & nomment leur parler romanechte, c'est A, dire
romain » et que « tout ce paya & Moldavie et la plupart de Transylvanie
a ('sté peuplé des colonies romaines du temps de Traian l'empereur»..
La romanité de la langue, de ses origines et la continuité des Roumains
sur le sol natal giont attestées, de méme, comme des évidences indiscutables,
par divers autres voyageurs du XVIc siècle (Graziani, Cormnendone,
Bongars, etc.), le nombre des témoignages augmentant au cours de la
période sui,vante san s apporter toutefois de nouveaux éléments au dossier
du problème.

Un autre aspect d'importance majeure dans l'histoire du peuple
roumain et mis en relief par les témoignages de voyageurs &rangers
concerne le statut particulier détenu par les Principautés dans leurs
rapports avec la Porte ottomane. Assurément, ils n'avaient point manqué,
dans leurs récits, d'évoquer les fréquentes confrontations intervenues
pout assurer le maintien de l'autonomie des pays roumains et, particulière-
anent, les combats acharnés livrés par de grands guerriers tels Vlad
Tepes, Rtienne le Grand ou Michel le Bravet D'autres évoquaient dans
leurs mémoires les lourdes Oontributions auxquelles devaient faire face
les Principautés, l'impét annuel exigé par la Porte en dehors de nombreuses
obligations financières autant que les abus découlant parfoiS des excès
commis par l'administration ottomane. Parallèlement, des méniorialistes
tels De La Croix, Weissmantel, Boskovid, ranzini, Racquet, et j'en passé,
soulignaient le fait que les Principautés riches en produits de la terre -.-
iexerçaient un commerce intensif, jouissaient d'une autonomie intérieure
en matière d'administration et de législation, consertaient leurs ptopres
institutions ainsi que son armée jusqu'au XVIIP siècle et qu'elles s'étaient
assuré le libre exercice du culte et que en &pit d'insignes clifficulttss
rsubsistaient des conditions pouvant permettre la floraison de Penseigne-
ment, de l'art et de la cultwe nationale, en contraste frappant avec la
situation infiniment moins favorable qui existait chez leurs voisins des
Balkansi direotement soumis à l'autorité des i organes ottomans. Aux
récits des voyageurs ne manquent certes pas des accents leritiques et en
premier lieu une vigoureuse condamnation des inégalités sociales ainsi
que de l'inique exploitation à laquelle était soumise la classe paysanne
asservie.

Les abus t les eiactions auxquelles se livraient les classes dominaAes
de Moldavie, de Valachie autant que de Transylvanie n'avaient pas manqué
de suSciter la réaction des masses exploitées et dans Id témoignagel prg-
venant des voyageurs étrangers Sigurent en bonne place ges riscits concer-
nant lea plus sanglants soulèvements connus par ces pontrées, tpls ceux
mends en 1.514 par Gheorghq Doja, en 1784 par Horca, loca et Crian
ou bien la mutinorie des gardes princières de Valacbie en, ,1655 dont
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Taurinus, Sommer, Baksi6, Seipp et Racquet en aya¡ent respectivement
raconté les péripéties.

La complexité de la vie men& par la société féodale des Principautés
a également été perçue avec justesse par ces m6mes mentors sons les
angles les plus différents. Quoique plus somrnairement esquissées et,
d'un relief xnoins saisissant, il convient de mentionner toutefois certaines
coordonnées des activités culturelles-artistiques dans les pays roumains.
Darts ses relations datant de 1632, Strassburg manifeste un intérét parti-
culler pour l'érudition de Benoit le Cretan, prédicateur polyglotte 5, la
tours du prince Léon Toma, ancien étudiant à Wittemberg, tandis que
Chishull et lord Paget expriment leur admiration, en 1702, devant le
savoir du Stolnic Constantin Cantacuzène tout en affirmant leur int6r6t
pour les publications provenant des presses installées au siège métro-
politain. De son c6té, Claude ,Flachat se dit enthousiasmé par la riche
bibliothèque, les -Wiles du meilleur gotit et les précieuses sculptures
réunies dans la demeure du rafinné boyard qu'était Andronache "%last°
vivant à la cour u printe Constantin Maurocordato vers 1740. Ajoutons
encore l'opinion du philosophe Jeremy Bentham qui Ap cache pas sa
surprise de rencontrer en 1786 à Bucarest les frères Jean et Nicolas
Cantacuzène, adeptes de l'idéologie de Helvetius et spectateurs assidus
parrni autres -I des représentations données par un théâtre itinérant
italien de pasSaige dans la capitale valaque. Non moins révélateurs sont
les témoignages de Strassburg, Baksi6, Del Chiaro, Carra, Raiceyich, Wolff
et autres, datant des XVIP et XVIIP siècles et qui évoquent divers aspects
de l'enseignement supérieur et particulier, les bibliothèques, les éléments
ethno-folkloriques saisissables dans la litt6rature Savante, les beaux-arts,
la ammique. Des observateurs attentifs comme Baksi61 Bandinir Paul
d'Alep ou Eleiner avaient, à leur tour, consigné leurs remarques sur le
caractère particulier des arts plastiques et de l'architecture médiévale
dans les pays roumains, sans ma,nquer de se montrer enthousiasmés par
l'incomparable beauté des édifices religieux.

Pour clore ce bref exposé en marge du reflet des réalités balkani-
clues et du monde roumain au Moyen-Ige, tel qu'il apparait dans l'opti-
que et l'image perTue par l'autre », c'est-à-dire aux yeux de ces voya-
ge-urs (Strangers qui, par leur détachement et leurs possibilités d'enregistrer
plus promptement ce qui pou.vait échapper parfois à la population autoch-
tone, familiarisée avec son propre style de vie et le milieu environnant,
il est de notre devoir de souligner une fois de plus la valeur de ces sources
narratives qui facilitent la Oche de ceux qui s'appliquent à découvrir
lea éléments composants de la vie sociale et spirituelle dans le Sud-Est
européen, mieux que n'aurait réu.ssi h, le faire d'autres moyens d'inves-
tigation.
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A CAMBRIDGE DON AND HIS COMPANIONS IN THE BALKANS
(1794) : SOME UNPUBLISHED CORRESPONDENCE OF ROBERT

STOCKDALE, J.B.S. MORRITT AND RANDLE WILBRAHAM

ERIC D. TAPPE and TREVOR J. HOPE
(London)

In his essay "Of Travel" Francis Bacon (1561-1626) wrote :
"Travel, in the younger sort is a part of education : in the elder, a part
of experience". From that time up to the middle years of the nineteenth
century and the advent of mass travel, a journey to the continent was
an essential part of any well-bred young man's education. Until the
eighteenth century Italy was the particular object of British travellers ;
for, as Richard Lassels put it : "No man understands Livy and Caesar
like him who hath made exactly the Grarid Tour of France and the Giro
of Italy." 1 The classical education of the eighteenth century reinforced
the tendency of young travellers to see for themselves the glories of ancient
Greece and Rome. Indeed, so entrenched had this idea be,corne by the end
of the century, that no education could be deemed complete without
the tour of the continent.

The Ottoman Empire began to enter the orbit of the British 'grand
towists' towards the middle of the eighteenth century. Sir Francis
Dashwood made a tour of Greece and Asia Minor which inspired the
formation of the Dilettanti Society in 1732, founded to promote knowledge
and understanding of classical art and taste in Britain.24n early member
of this club was the Earl of Sandwich, who in 1738 accompanied by several
friends, the painter Liotard, and tutor, the Reverend John Cooke, visited
the Near East.3 It was the Dilettanti Society who organised and spon-
sored Richard Chandler's expedition to Greece and Asia Minor in 1764-
66. About the same time Dashwood's godson, Frank Skipworth, travelled
out to Greece and then via Constantinople across Wallachia and Moldavia,
to Warsaw.4 The extension to the traditional 'Grand Tour' was under way.

I Quoted in Alan Hodge, ed., Varieties of Travel (London, 1967) pp. 3-4. See also NV.
E. Meade, The Grand Tour in the Eighteenth Century (London, 1914) ; Geoffrey Trease, The
Grand Tour, (London, 1967) and Hugh Tregaskis, Beyond the Grand Tour, (London, 1979).

s Betty Kemp, Sir Francis Dashwood: An Eighteenth Century independent (London,
1967) pp. 99-100.

3 John Cooke, A Voyage performed by the late Earl of Sandwich. . . (London, 1799).
4 Richard Chandler, Travels in Asia Minor, or An Account ola Tour made at the Expense

of the Society of Dilettanti (Oxford, 1775).
6 See : Lionel Gust, .History of the Society of Dilettanti (London, 1898).

REV. fTUDES SUD-EST EUROP., XVII1,4, P. 591--615, BUCAREST, 1980
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J. A. Venn, ed., Alumni Cantabrigienses 1752-1900 (iCambridgc, 1954) Part II, vol.
VI, p. 47; and "The Gentleman's Magazine" (1831) vol. H. p. 389.

The Annual Register (London, 1813) p. 281 ; and The Compact Edition of ¿he Dictionary
of National Biography (Oxford. 1975) vol. I, p. 1127.

8 Joseph Forster, ed., Alumni Oxonienses 1715 1886 (Oxford, 1888) vol. IV, p. 1552;
Peter Townend, ed.. Burke's Genealogical and Heraldic History of the Peerage . (London,
1967) pp. 2300-2301. Wilbraham was given an allowance of A 800 per annum to cover the
costs of his travels, until March 1796 when it was increased to A 1,000 per annum on the death
of his father. See : the Wilbraham Account Book 1780-1804, The Baker Wilbraham Papers,
Rode Hall, Cheshire.

G. E. Marindin, ed., The Letters of John B. S. Morrill of Rokeby (London, 1914).
The authors express their gratitude to the owners of the Hawkins. Stockdale and

Baker Wilbraham Papers, Miss Johnstone, Colonel H. M. Stockdale and Sir Randle Baker
Wilbraham respectively, for their kind permission to quote from their family record's. Likewise
thanks are due to the archival authorities of the County Record Offices of Cheshire, Northamp-
tonshire and West Sussex, for their assistance in locating and facilitating access to material on
loan or deposited in their care. (It is hoped to publish in the future a complete edition of
these manuscript diaries and letters, parts of which are reproduced in this article).
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The sea journey to Constantinople, hazardou.s though it was, seems
to have been preferred to the overland route through the Balkans. When
British relations with France degenerated into ou.tright war in 1793,
the Mediterranean was all but closed to British travellers. Even British
ambassadors to the Porte (Sir Robert Ainslie and Robert Liston) were
coMpelled to travel overland in 1794, and that same year a party of young
university graduates and a Cambridge don followed suit.

Robert Stockdale (1761-1831) was a Fellow of Pembroke College,
Cambridge, becoming Vice-Master and Bursar of Pembroke in 1806.9
His journey to Constantinople was in the capacity of tutor and companion
to the wealthy Yorkshireman, John Bacon Sawrey Morritt of Rokeby
(1772-1843). Morritt was educated at St. John's College, Cambridge
-where he took his B. A. degree just before setting out on his travels in
1794. On the death of his father in 1791 he had inherited the Rokeby
estate along with a considerable fortune.7 Flaving independent rnea,ns,
he was now able to plan his two year tour of the continent at leisure,
and before leaving Britain he had arranged to meet his friends, the Wil-
braham brothers, in Vienna. Randle Wilbraham (1773-1861) who had
just graduated from Christ Ohurch, Oxford, was likewise embarking on
the Grand Tour, and on reaching Vienna and joining up with Morritt
and Stoekdale, determined to travel with them to Constantinople.'

Their travels are interesting not least because all three have left
-diaries and letters describing the journey. Morritt's letters were published
in 1914,9 although his travel journal, once in the possession of the Karadja
family in Bucharest, haS subsequently disappeared. The personal letters
and diaries of Randle Wilbraham and Robert Stockdale, however, have
survived in the possession of their families to this day, and from them
have been selected the letters dealing with the part of their travel through
the Balkans.1°

Morritt and Stockdale had prepared for their journey in the usual
way, by contacting people who had some experience of the Ottoman
lands. Frederick North (1766-1827) later 5th Earl of Guilford, and
a noted philhellene, had been consulted about their tour and had intro-
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Marindin, op. cit., ji. 4, The Turks were serious in their bid to attract British sup-
port for their military reforms. See: Trevor J. Hope, George Frederick Koehler, Sir James
Bland Barges el les relations anglo-turgues, 1791 03 "Revue Romnaine d'Histoire" (1794) vol.
13, no. 1, pp. 95-115.

22 It may be noted that the Wilbraham brothers were friendly with George Canning
(1770-1827), who like them, was a student at Christ Church, Oxford. Edward Bootle had
evidently set off on his European tour ahead of his brother, for Canning sent a letter with
Randle Wilbraham to inform Edward of Canning's decision to enter Parliament as M.P. for
Newtown under the banner of William Pitt. "Let me have your prayers if ever you pray in a
Greek Church" wrote Canning. It was an apposite comment for one who, as British foreign
secretary and briefly prime minister, was to play a significant role in the events surrounding
the Greek struggle for independence in the 1820's. See: George Canning to Edward Bootle,
Christ Church, Oxford 10 December 1793. The Canning Papers, the British Museum, M.B.
Add. MSS. 46, 841, fols. 13-14. (E.dward Bootle-Wilbraham (1771-1853) had adopted the
surname Bootle with his family's acquisition of the Lathom estate in Lancashire, a fact which
caused some confusion even among his contemporaries. He followed Canning into the House
of Commons and pursued a political career, being created the first Baron Skelmersdale in
1828)..

13 Randle Wilbraham to Mrs. Wilbraham Bootle, Vienna, 28 May 1794, The Baker
Wilbraham Papers, Rode Hall, Cheshire.

14 Marindin, op. cit., pp. 42 and 45.
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dueed them to the Turkish ambassador in London, Yussuf Aguiah Effendi.
Morritt reported :

"The Ambassador asked Mr. Frederick North if we as Englishmen
were not very well acquainted with the art of fortification, as he
would give us letters to his own brother, the Grand Master of the
Ordnance in Turkey, whom he hoped we should enrich with some
very valuable secrets about European tactics. Mr. North represented
us as great engineers, and says that they know so little of the matter
that we may keep up our character with ezase out of an old German
almanac on fortified towns, so do not be surprised if you hear of
General Stockdale and me fortifying the Dardanelles."n
Wilbraham (lid not make up his mind to accompany Morritt to

Constantinople until their meeting in Vienna. He had intended going
to Russia, but his brother's report on the state of insurrection in, Poland
and Morritt's offer caused hint to postpone the idea.12 He wrote to his
mother that he had availed himself of "the Carte Blanche so kindly
allowed me" and had determined "to accompany- Morritt and Stockdale
to Turkey & by that means to gratify myself with a sight of Constanti-
nople which had always been my great object."3

In Vienna Morritt engaged an artist, whom he intended to accompany
him on his projected tour of the ancient Greek sites, taking sketches of
the ruins. In his letters he fails to name his "draughtsman", saying only-
that he was a native of Vienna and that in order to obtain passports
for him, he had bOen "obliged to be surety in two hundred florins that
he should return in two years." Morritt wrote that "our party consists
of ilbraham, ourselves, a draughtsman, and two servants."4 They
set off from Vienna on 21 June 1794. Stoekdale recorded the details
in. his diary : "Being stopped most of the day at Vienna for want of
passports of the Servants & Painter we set off at 1/2 past ten at night
in a yiolent storm of thunder & lightning M [Morritt] & I in a small
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German Calash & W LWilbraham] & his Servant in a Russian Kibitka.
M's[Morritt's] Servant & the painter in a Post Calash." 15

They crossed Hungary, entering Transylvania via Timisoara and
the Banat. Like most travellers during these years, their origitnal route
had been through Serbia, bitt Morritt explained that "The country about
Belgrade being at present dangerous on account of Banditti, we take
the road by Buda, Temesvar, [Timisoaraj and Bucharest, through I
regret very much missing Belgrade." 16 As well as being "infested by
robbers" Serbia was also "a, little infected with the plague", according
to Wilbraham» Together these two points represented the greatest danger
in travellers' minds about the overland journey to Constantinople. The
dangers of both were probably greatly exaggerated, as Morritt acknow-
ledged when he wrote to his au.nt : "At Buda we were told there were banditti
beyond Temesvar who would render an escort ne,cessary ; at Temesvar
they are beyond Hermanstadt, and I fancy at Hermanstadt will aga,in
fly before us." 's Stockdale, however, did not make so light of the danger,
reporting that their route between Timisoara and Lugoj lay "through
immense Forests in which are Companies of Banditti from 20 to 30 Men
who have lately committed many depredations." 19

All three travellers expressed delight with the Transylvanian land-
scape, in contrast to the flat plains across which they had ridden on their
way to Timisoara. Stockdale described the people he had seen on the
journey : "The men in Transylvania and the Banat, " he wrote, "are of
a large & robust race & amongst them we saw some of the most tremendous
hussar Fig : [Figures] we had seen. The women wear a white head-
dress Shift with worked Sleeves red Sash Lea,ther Apron with
Fringe of difft. Colours Same Apron behind. No Gown or Petticoat
or Shoes or Stockings." 29 The group must have seemed to the local peasants
as curiously attired as the peasants seemed to them. Travelling in the
heat of the summer Morritt described their own dress from his lodging
in Timisoara :

"The heats you haN-e no notion of, and would laugh heartily at our
figures in consequence of them. The thermometer in our room,
with windows and doors open, is about ninety degrees, and I am
at this moment without either coat or waistcoat, in a loose pair
of linen trousers and slippers, and can scarce bear to write. We
are all equipped with linen trousers and jackets, wear socks and
no stockings, straw hats against the sun, and gauze veil against
the dust and gnats.12 21

15 The MS. Diary of Robert Stockdale, The Stockdale Papers, Mears Ashby Hall
Northamptonshire.

Marindin, op. cll., p. 34.
17 Randle Wilbraham lo Mrs. Wilbraham Bootle, Constantinople, 8 August 1794, The

Baker Wilbraham Papers.
Marindin, op. cit., p. 49.

16 Robert Stockdale lo Rev. IVilllam Stoekdale, _Pew in Transylvania, 80 June 1794,
The Stockdale Papers. The problems of brigands in Transylvania in this period are discussed
In G. F. Gushing, Travel in 181hCentury Hungary "Angol Filolagiai Tanulmanyok", Debrecen,
1972, vol. VI, pp. 57-58.

20 The MS. Diary of Robert Stockdale.
Marindin, op. cit., p. 50.
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The party spent two full days at Hermanstadt [Sibiu], principally,
as Wilbraham explained to his mother, "on account of passports, being
then near the Frontiers of the Emperor's dominions " 22 The 3 July was
taken up with sending their clothes to be washed and repairing the carria-
ges, but in the evening they went to the theatre, where, according to
Morritt, "we have been showing ourselves and seeing the beau-monde of
Hermanstadt ; the theatre is large a,nd not ill-built, much better than we
expected." 28 Stockdale compared the town with Timisoara, commenting
that it "appears larger than Temesvar & not so well built with worse
arranged Streets about the size of Newark." 24 The following day they
paid their respects to the Deputy Governor of Transylvania, General
Molle, who arranged passes for them to proceed to Bucharest. No visitor
to Sibiu with time to spare would fail to call on Baron Samuel von
'Brukenthal, the former Governor of Transylvania, whose library and
collection of paintings were already well known. Of the three travellers
Stockdale gave the most detailed account :

went to visit a Baron Bruckendaal [sic] who is very rich with
a great house in the Town & another in the fauxbourg where he
then was. We had heard that his Pictures & Museum were worth
seeing & he received us with great Cordiality pressing us to stay
dinner which we were too busy to accept. He then gave ordera
about his house in town to which we went & found a good & well
chosen Library some antiqu.es not remarkable & a large collection
of Pictures. Amongst these were a Magdalen by Titian & a half
length St. Sebastian by Guido. Amongst the Flemish School
two of Charles Ist & his. Queen by or after Vandyke. In his
Mineralogy he had several fine Specimens of Transylvanian gold
in the ore in leaves grain Crystallisations & cc. This house was
large with a tolerable suite of Apartments." 28
.Although unable to accept Brukenthal's hospitality the group

were to be overjoyed with that provided by the wife of a Wallachian
boyar at Cuxtea de Arges. They spent two uncomfortable nights after
leaving Sibiu and crossing the Carpathians, their discomfort only being
compensated by the be,auty of the scenery through whiLh they passed.
The poverty of the local peasantry made its impression on the travellers
at C6.,ineni and SAlg,truc, where they stayed the nights of the 6 and 7
of July respectively, and probably made all the more welcome the
kindness they were to experience at Curtea de Arges, Stockdale's diaxy
provides a vivid accouxit of this episode which marks him out as a keen
observer of social customs with an eye for detail :

"... about twilight our Postillion led us to the Chateau of a Walla-
chian noble man where though he was out, we were received by his
Lady with the greatest hospitality. She was drest in a very becom-
ing dress of the country which consisted of a loose & beautiful shawl

22 Wilbraham to Mrs. Wilbraham Bootle, Constantinople, 8, August 1794 op. cit.
Marindin, op. cit.

24 The MS. Diary of Robert Stockdale.
16 Ibid.
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gown with long Sleeves ending before at a scarlet girdle tyed very
high a thin gauze-like handkerchief (who I believe of netted silk)
crossed in a single fold tight over her BOSOM & fastened under the
Cestus over all a silk Cloak trimmed with Fur & descending to her
heels with half Sleeves edged with Fur. Her head dress was a
high, red, flat topped Cap bound round with a coloured Shawl on
the forehead & her hair which was very black hung loose over her
shoulders, This dress with their fine black Eyes is very beautiful
but so loose a habit is very unfavourable to their shape & the gene-
rality of women here have very bad ones but more especially the
lower order. Our Hostess however though from age & matrimony
un peu passé was certainly a strikingly fine woman. She had
with her an old woman who seemed her mother in law & a child
who was dressed in long loose linen Trowsers, a vest with long
Sleeves edged with fur, long loose Shirt, Sash, Cap like his mothers
&little Slippers. The mens dress is a good deal like this but
they wear also a long upper garment & often a Pelisse which must
be detestable in this climate. She was attended by several Ser-
vants of both Sexes who stood round at the farther side of the
room & she showed us a little boy which she had bought of the
soldiers in the turkish wars. The lower Slaves & all the poorer
people wear a sort of red Caps which seem to denote the contrary
of what they do in France. They brought us milk, butter,
sausages, Eggs, Liqueurs, Wine & sent all over for wha,t they
had not in the house. The whole furniture of the room consisted
of a large Divan covered with red Cloth & furnished with large &
comfortable Cushions on which they sit or lean with their legs up.

Low stools set upon these serve as tables. After supper we
held some conversation with her by means of our Interpreter &
played with her little Boy who appeared to be spoiled, till bed
time when she & her people left the room telling us the Divan
was mir Bed. By the help of our sheets. & the Cushions NVO made
very comfortable Beds. In the morning when dressed we were
again visited by our Hostess & her little Boy, who brought US
in a Saucer some conserve of Rose leaves & sweet meat of exqui-
site fla,vour. We got after each a small cup of coffee & set
out highly pleased with our nights lodging & the novelty of the
Scene & manners attending the cordial hospitality we had expe-
rienced. Our little friend her Son was so pleased with his guests
that he would have left his mother to accompany us." 26
If Stockdale provided the more detailed description, 'Wilbraham

at least gave the one essential piece of information about their hostess :
her name. It was, he confided to his diary, "Ilina Agaye Kokonna". 27
From this evidence it has been possible to identify the lady as being
most probably Ilinca, the wife of the Aga Argintoianu, an Oltenian
boyar. 28

26 ¡bid.
27 The MS. Diary of Randle Wilbraham, the Baker Wilbraham Papers.
28 The authors express their appreciation to Dr. Paul Cernovodeanu of the N. Iorga

Institute of History, Bucharest, for this identification.
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" The MS. Diary of Robert Stockdale. Sir Robert Ainslie's statement regarding his
homeward journey is contained in : Note explanatory of Sir Robert Ainslie's charge for the Ex-
penses of his Journey from Constantinople to London, The Public Record Office, Foreign Office
Correspondence, Turkey series. FO 7.8/17, fols. 19-L22.

30 Views in Turkey in Europe and Asia, comprising Romelia, Bulgaria, Walachia, Syria,
and Palestine selected from the collection of Sir Robert Ainslie. Drawn by Luigi Mayer and engraved
by William Watts (London, 1801).

31 The MS. Diary of Robert Stockdale.
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From Curtea de .Argef3, whose ancient churches they unfortunately
passed by without a second glance, the party went to Pite§ti and Gilie§ti.
In. the former place they met with great attention on the part of the
Ispravnik, who gave them a letter to the Prince of 'Wallachia, Alexandru
Moruzi, in Bucharest. A little way from Pite§ti, just after fording the
river Arge, they carne across another party of Englishmen travelling
in the opposite direction. The party consisted of Sir Robert Ainslie,
the former British Ambassador at the Porte, and his suite, who were
returning home to England. What should have been a happy reunion of
fellow-countrymen turned out rather differently, as Stockdale explained :

"It originated in a foolish dispute between the Servants about
giving road, when one of ours being struck produced a Pistol &
we seeing this & leaping from our Carriage were met by Sr. Rob'.
who had left his. An Ecla,ircissernent took place & after some
indifferent conversation we separated." 29

To have braved the much heralded dangers associated with travelling
through the Balkans, only to be shot by the servant of a fellow English-
man would have been a cruel fate indeed for the ambassador, whose
own brief record of his journey is recorded in an album of prints taken
from the drawings of his artist, Luigi Mayer.2°

A night in the open air at GAie0i plunged the party once more
into gloom over the hardships of travel. Stockdale at least found sotne
consolation the following day, 10 .Tuly :

" we saw two fine g,reek Girls at Floresty [Floresti]
which is a very poor Village. We stopped under a Tree
to change horses, & found the nyrnphs willing to come to
a conference but some men being near were a great check
upon our intercourse & we had the pain to see one of
tliem. struck by a brutal fellow perhaps her husband.

Having set out we stopped just withou.t the Village
to see a Wallachian dance not very different from a reel
& 'aceompanied also with Bagpipes. The Fig : [Figure ] of
the' dance is little more than a round with setting & footing.
Many of the Party appeared to be Gypsies & they exerted
themselves to please us whilst we stopped" 31
Their last night before arrival at Bucharest was spent in another

boyar's house at Bolintin. This time its owners had quit in a hurry and
it had been ransacked during the Austro-Russo-Turkish war (1787-1791),
when the Prince of Saxe-Coburg's troops had their headquarters close
by. It had not been inhabited since, except by an old peasant and his
wife, who accommodated their unexpected guests as best they could.
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"We found nothing", 'wrote Stockdale, "but the bare -walls and slept
upon a raised wooden divan at one end of an empty room. For what we
eat we had to send all over the Village & even a mile or two from it & our
Kitchen was a fire in the yard" 32

On 11 July they finally reached Bucharest and, according to Wil-
braham, "were received with the greatest civility by Mr. [Michael] Mer-
kelius the Imperidl Agent with whom we dined." The following morning
they went out to see the "Wallachian capital with the French-speaking
interpreter of Merkelius. Wilbraham commented u.pon its streets, "board-
ed narrow and in many parts closed in, particularly where the Bazars
or rows of shops are. The appearance of everything" he concluded "and
the dresses of the Inhabitants reminded me strongly of all I had read in
the Arabian Nights." 33 Morritt recorded no impressions of his sojourn
in Bucharest, but Stockdale again noted everything he could about the
town in the brief time spent there :

"Buchorest is a pretty large town in an immense Plain & the Envi-
rons give you no Idea of being near Town or Village till you have
it in VieW. Most of the plain before 'you come at it is covered with
dwarf Oak & the QY [Quantity] of Galls then upon them was
surprising.

The end of the Town where you enter is poor and shabby, there
is nothing like pavement in the Streets but they are laid with thick
loose Planks close to one another.

These are often out of their place & certainly very dangerous
for horses. Most of the Streets are little more than Lanes & so
confused & like each other that it required a considerable knowledge
of the Town to find your way. The best houses carce exceed those
of a reputable farmer in appearance & all of them almost Shops
with a large open window & a shed extending half across the Street.

The Town & all the dominions of Wallachia are in the ha,nds of
Xne [Christians] & by the treaty with the Porte no turks are allowed
here the exercise of their religion or to bring their families. The
religion indeed of the greeks here seems very enthusiastic as the
whole country is covered with Crosses. The Sheds of the Shops
extend so far in many Streets that they are nearly entirely covered
except a small part in the middle. The People sit erosslegged on
their Counters & consist of Greeks, Jews, & Germans. You
here are first struck with those greasy cook shops that abound in
every town in Turkey & remind you of the tales in the Arabian
nights Entertainments. The Dresses, manners & language are
here all so new as must excessively strike any one not acquainted
with them. Wretched as the buildings are yet with the Gardens

32 Ibid. See : Stefan Icnescu, Bucuresti in oremea fanariofilor (Cluj, 1974), pp. 208-229.
33 Wilbraham lo Mrs. Wilbraham Bootle, Constantinople, 8 August 1794 op. cit. The

Arabian Nights Entertainments or A Thousand and One Nights was a collection of ancient
Persian-Indian-Arabian tales, originally in Arabic. The first European translation, into
French, was Antoine Galland's 12-volume (1704-1717) free rendering of the oldest known
manuscript of 1548.
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& trees intermixed the view from a dist : [distance] as of all tur -

kish towns is not unpleasing. It is said to contain 16,000 people
& has 365 Churches. 34
On the evening of 12 July they left B-ucharest en route for the

Danube. By the third day they finally arrived at Sistova on the Bulgarian
aide of the river. 35 It was g slow and tiring journey and they became more
anxious to reach their destination with every day that passed. In Bulga-
ria they noticed their first impalement just outside Tirnova, a sight which
did not produce the expected feelings of revulsion, for Stockdale remark-
ed we passed the fird impalement we had seen but as it was very
old [it] did not strike one with those feelings of horror which a more recent
execution produces, little but the head remained & one looked at it like
an old gibbet in England.'? 32 Near Adrianople more impal ernents were
seen which were correctly assumed to be "the victims of a rebellion which
liad gained some head in the spring & had been just quelled by a Pacha
sea on Purpose. In these times the insitrgents ai e generally robbers &
indiscriminately plunder every person the3 meet with." 27

The group were to have no problenrs of that sort, and crossing Bul-
garia was achieved without rnishap. Morritt referred to the region to
the north of the Balkan range of mountains as being like "one of those
rich varied countries we admired between Doncaster and Rotherha,m." 38
'Wilbraham in turn called it "a beautiful and well-cultivated country" ;
while south of the Balkans, after having passed Eski Zadra (Stara Zagora),
he wrote of the "'Wonderful luxuriance of the Vines which overspread the
hedges in a beautiful manner."

Following the course of the River Maritza, they arrived at Adria-
nople (Edirne) on 20 July. They were in good form, with Morritt speaking
about "some of the finest wine ever tasted" 40 and Stockdale enthusing
over "Sherbet, the best liquor that ever was tasted", made of "raspber-
ries and water with honey and a dash of rose water. " 41 They visited the
mosque of Sultan Selim II one of the masterpieces of Ottoman archi-
tecture built between 1569 and 1575 from the design of Suleiman the
Magnificent's architect Sinan. Morritt and Stockdale even climbed to
the top of one of the minarets to gain a more spectacular view of the city.

36 Thé MS Diary of Robert Stockdale. For comparative descriptions of Bucharest by
foreign travellers, see : Paul C. Cernovodeanu, Socieicdea Fezzdald Ronufneascd vdzuid de dild-
tort strdini (secolele XV XVIII ) (Bucharest, 1973), pp. 189-193.

36 Knowledge of ancient history was evidently stronger than contemporary history,
for the travellers agreed that Sistova was the place where peace had been negotiated "between
Austria and Russia in 1789". In fact, the Treaty of Sistova (mediated by Britain's ambassa-
dor at Vienna, Sir Robert Murary Keith) was signed between the Austrians and the Ottoman
Turks on 4 August 1791.

" The MS. Diary of Robert Stockdale.
37 Ibid.
" Marindin, op. cit., p. 65.
" The MS. Diary of Randle Wilbraham.
6° Marindin, op. cit., p. 66.
41 The MS. Diary of Randle Wilbraham.
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The ease of access to the mosqu.e and the general manner in which they
were received caused Stockdale to revise his view of the Turks :

"In going round to the Mosques & sights at Adrianople & indeed
after in most parts of our journey we found what is usually said of
the bigotry & intolerance of the Turks extremely exaggerated.
TWO or three boys saluting us with the appellation of Gawr but
considering the difference of our dress & appearance there are few-
places in England where such singularities would ,not have procured
more notice. If we received no great marks of attention from
the turks, we were trou.bled with little molestation but walked about
where we pleased & we thought them less scrupulous about their
Churches than some Catholics." 42
The extreme heat and rigours of the journey, particularly the last

four days from Adrianople to Constantinople, took its toll on the health
of Morritt and Stockdale. They reached the Turkish capital feeling extreme-
ly unwell, Stockdale suffering from sunstroke from which it took him_
several weeks to recover." Yet despite such hardships none of the travel-
lers expressed the slightest regret for having undertaken so ardu.ous
tour. Before long they were planning excursions up the Bosphorus, explor-
ing the sights of the city and arranging the next stage of their journey-
This was to include a visit to the Troad, which was then a source of in-
creasingly acrimonious debate between scholars disputing the wherea:bouts
of ancient Troy. 44

Like all distinguished British travallers of the period, the party
was hospitably entertained by their newly-appointed ambassador at
Constantinople, Robert Liston (1742-1836). Among the members or
the ambassador's entourage was his private physician and chaplain,
James Dallaway (1763-1834). 45 This knowledgeable cleric lost no time
in accepting an invitation to join Wilbraham, Morritt and Stockdale on
their projected excursion to the Troad. In many respects this was to be
the most important and rewarding part of the whole journey ; it was to
establish their reputations as leading authorities on the antiquities of
the region and launched Morritt and Dallaway to the forefront of the
debate over Troy.

Writing to a friend, Dallaway expressed his delight at ac,compa-
flying his fellow-countrymen on what he afterwards declared to be "the-
most interesting Journey of my Life." 46 The feelings were mutual, for
Morritt referred to Dallaway as "a very agreeable addition to our party,,

" The MS. Diary of Robert Stockdale.
" Marindin, op. cit., pp. 72 and 81.
" See : J. M. Cook, The Troad : An archaeological and typographical study (Oxford,,

1973).
45 Trevor J. Hope, The Travels of the Rev. James Dallaway In the Ottoman Empire: Some

unpublished correspondence with Robcrt Liston, "Sussex Archaeological Collections" (1974), vol.
CXII, pp. 9-14.

46 James Dunaway lo Samuel Lysons, Tenedos [Boscaada] 28 November 1794 in Francis
W. Steer, Memoir and Letters of James Dallaway, 1763-1834, "Sussex Archaeological Collec-
tions" (1965). vol. CIII, pp. 8 11.
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47 Marindin, op. cit., p. 98.
48 A. Boppe. Les Peintres du Bosphore au 18 sack (Paris, 1911), p. 222.
42 Jacob Bryant, Observations upon a Treatise, entitled a Description of the Plain of Troy,

-by Monsieur Le Chevalier (Eton, 1795) ; and A Dissertation concerning the War of Troy and the
Expedition of the Grecians, as described by Homer, sheiving that no such Expedition was ever
undertaken, and that no such City of Phrygia existed (Eton, 1796).

James Dallaway, Constantinople Ancient and Modern, with Excursions to the Shores
-and Islands of the Archipelago and lo the Troad (London, 1797). J. B. S. Morritt, A Vindication
-of Homer and of the Ancient Poets and Historians, who have recorded the Siege and Fall of Troy,
in answer to ttvo late publications of Mr. Bryant (York, 1798). For a survey of the contempo-
rary literature of this debate see : A. C. Lascarides, The Search for Troy, 1553 1874, Lilly Li-
brary Publication, Number XXIX (Indiana University Publications, 1977), pp. 38-42.

51 Ibid., A. C. Lascarides, pp. 67-76.
52 M. R. Bruce, John Siblhorp, 'Taxon' (1970), vol. 19, pp. 353-362; E. D. TapPe.

.John Sibthorp in the Danubian Lands? 1794, "Revue des Etudes Sud-Est Européennes" (1967)
vol. V, pp. 461-473; and Trevor J. Hope, John Siblhorp's Last Expedition to the Balkans:
-the Accounts of Sibthorp and Dallaway about their Travels in 1794, "Revue, des Rtudes Sud-Est
Européennes" (1974), vol. 12, pp. 87-102.

63 Francis W. Steer, I am, my dear Sir ... (Chichester, 1959) ; also The Hawkins Papers:
A Catalogue (Chichester, 1962); and The Letters of John Hawkins and Samuel and Daniel Lysons
4Chichester, 1966).

65 John Spencer Smith was appointed British chargé d'affaires at Constantinople when
Liston returned to Britain in 1795. For the activities of the Smith brothers in the Balkans
-see: Trevor J. Hope, Rapoariele tut Sir (William) Sidney Smith asupra stdrit Principatelor
Moldova st Tara Romaneased Zn anul 1792, "Studii: Revista de Istorie" (1973), vol. 26, no. 4,
pp. 715-727; and The early life and career of Admiral Sir William Sidney Smith in the
Balkans and Near East: The Missing Years, 1792-1793, "Bulletin de l'Association Inter-
21ationale d'Etudes du Sud-Est-Européen " (1974), vol. XII, no. 1, pp. 221-239.

" The MS. Diary of Robert Stockdale.
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as he is both pleasant and well informed." 47 The party left Constanti-
nople on 1 September 1794, taking with them Gaetano Mercati as their
artist. 45

From the references cited in their diaries and correspondence, the
travellers were all conversant with the study of J. B. Le Chevalier, Des-
e ription of the Plain of Troy ... (Edinburgh and London, 1791). Le Che-
valier's thesis regarding the location of ancient Troy was to be challenged
b.v Jacob Bryant (1715-1804), a fellow of King's College, Cambridge,42
and it was to this contemporary debate that Dallaway and Morritt were
to make a contribution with their publications based on the evidence col-
lected during their tour." The fact that they had "been and seen for
themselves" the places they were writing about gave them an authority
few of their contemporaries could deny. The fame and success which
they achieved in the polemical debate of the 1790s did not withstand the
more scientific, archaeological investigations carried out by Heinrich Sallie-
mann and Wilhelm Di5rpfeld nearly a century later." Many of the intel-
ligent deductions born of simple observation in the field were to be prov-
ed wrong, but al least for their life time, the reputations of Dallaway
and Morritt were secure.

Whilst at Constanl inopie, Stockdale and his friends had met two
other Englishmen : the Sherardian professor of Botany at Oxford, John
8ibthorp, (1758-1796),52 and the Cornish geologist, John Hawkins
(1761-1841).53 Together with Dallaway and the ambassador's secretary,
John Spencer Smith, (young,er brother of Sir William Sidney Smith),"
they instituted the Ottoman Club in August 1794.55 'Clubability' was
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a particularly English characteristic. The Earl of Sandwich and John
Cooke, (mentioned earlier), had been founder members of a typical eigh-
teenth century drinking club the 'Divan Club'. Membership was only
open to those who had travelled in Turkey, a,nd when they met, the mem-
bers wore Turkish costume and the office-bearers were addressed by
Turkish titles.56 We know very little about the Ottoman Club which
Stockdale first revealed, but four years later we still find Alorritt address-
ing Hawkins as "an old fellow traveller & Brother Ottoman", and refer-
ing to Dallaway and Mercati as "those mighty Ottomans", and Stock-
dale as "That worthy member of the Ottoman 57 To have organis-
ed such an association is an indication of the impact the journey in the
Ottoman lands bad made upon these travellers. The Ottoman Club, like
its predecessor, was probably only of short duration, as Randle Wilbra-
ham's inquiry of Hawkins might suggest "Ilave you attended the Otto-
mans r he asked, "or has that scheme departed this life. I fear there exist
very few Members of that illustrious society & of those few, still fewer
in England 58 Nevertheless, we know from these two letters that
the members were in contact with each other, and that their contacts
extended to Thomas Hope (1769-1831) 59 and Frederick North, and
perhaps to other celebrated Ottoman travellers as well. That Alorritt,
Stockdale and Wilbraham should have formed part of that exclusive
hand shows their journey to have proved worthy of the high hopes placed
upon it. .After all, it had been one of the grandest of 'Grand Tours'.

Robert Stockdale to Rev. William Stockdale, Deva, Transylvania, 30 Jane
1791 (The Stockdale Papers, Alears Ashby Hall, Northamptonshire).

June 30th [1794] Deva in Transylvania,
Dear Brother*

It is now ten Days since we left Vienna & having never stopped but
one Day at Temeswax are within two days journey of Hermanstadt the
Capital of this Province. From Vienna the Road lies by the side of the
Danube which we pursued as far as Presburg the Capital of Hungary..
Here we left this road & turned in to one leading to Buda & Pest. At
PreF3burg we entered a flat Country which reaches to Lugos a pretty
Town very near the Limits of the Banat which is the Name of a small
province on the Danube lying between Hungary & Transylvania. I

66 Guy Evans, The Extension of the Grand Tour lo the Ottoman Empire, 1730-1820.
Unpublished paper

67 J.B.S. Morrill to John Hawkins, Rokeby, 21 November 1798, The Hawldns Papers,
West Sussex County Record Office, MS. vol. 5, fol. 1704.

" Randle Wilbraham lo John Hawkins, Moat Hall, Boroughbrldge, 22 December 1798,
The Hawkins Papers, MS. vol. 5, fol. 1707.

69 Trevor J. Hope, Cdldtort englezi in Princtpatele Romdne: Lordul BentInck la Adam-
ells', 1801:Mavrogherd Vodd in romanul lui Thomas Hope, Anastasius, "Secolul 20; Revistli
de literaturA universalli" (1978), vols., 213-215, nos. 10-12, pp. IX.

* Robert Stockdale's brother was the Rev. William Stockdale (1766-1858). See : Rev.
Henry Isham Longdan, Northcunplonshlre and Rutland Clergy from 1500, (Northampton,
1942), vol. XIII, p. 71
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shall begin then with Buda & Pest which are the first To-wns of any Note
after leaving Presburg. At Buda, we arrived at the Time of a Fa,ir &
were much entertained with the variety of dresses worn by the Peasants
& the gaudy appearance of the Shops-which were ornamented for the occa-
sion. The River is here very broad & has a Bridge of Boats which is formed
by placing these close together in a parallel Line at Anchor & then laying fir
Bea,ms upon them & making railings at each side. This is removed in Win-
ter & People pass by what is called a flying Bridge, which I believe I have
described to you before having seen them on the Rhine. This Bridge joins
the Towns of Buda, & Pest in the former of which we went to see some
Turkish Baths which still remain. The Water is sulphureous & very hot
continually emitting a copious vapour so that being in one of the Rooms is
like being in a Vapour Bath. There are ma,ny apartments e,ach of which
has a Bath ' in which are pipes furnishing one hot the other cold Water &
furnishing a temperature of Bath wished for by different People. There
is besides one large round Bath open to all ranks of People & M this we saw
Men Women & Children lying where the Water was shallow rolling about
in a hea,t where I could scarcely remain a minute without feeling some
Inconvenience. On leaving Buda we travelled by the Banks of the
Danube in which we saw a large Island containing many thousand
acres of white Sand, on which grew not one Blade of Grass but here &
there some scattered Shrubs. I never saw so desolate a Scene. Pre-
sently after we saw a large flock of Bu.stards which are the finest wild
Birds I ever saw. I was induced to get out of the Chaise & loading the
Gun with two Balls shot at one flying but as you may suppose missed it.

These Birds are never met with but upon great Plains & these had not
deviated from the Rule as we now journeyed through about 180 miles
of continued heath like that at Newmarket without other Variety except
here & there a few miserable Huts of Rushes & Clay. Our nearest Road
lay through Belgrade but we have been obliged to come 200 miles about
as the other Road is at present very u,nsafe. Most of the Ha,bitations are
mere holes in the Ground covered with a Roof of Reeds & in one of these,
we found our Postmaster who was to furnish us with Horses. These huts
are not near each other but at the Dist : of a mile or more & thus the
Flocks & Herds of each Owner do not often interfere as if they were
nearer. No Hedges or even bushes are to be seen A little inclosure-
is made with reeds which here are as thick as your finger, & in one of
these we saw Pigs & Children all in Bed & very near together. 4- The
Men are a fine race of People much resembling the Tartars from whom
they are probably sprung. They always wear their Boots & Spurs,
have all Whiskers & many their whole Beards. -I- They are very tawny
& the Women ugly to exCess. One day we saw three Vultures not far
from thd Carcase of a dead Horse. The Plain is sandy & dry the Water
very bad & the Heat excessive except -where you catch a Breeze. The
Grass is very short & you would think bad but large Oxen do very well
upon it, their Horses have little else & still go wonderfully for their
strength. The Inns are very poor so that we frequently got no Beds &
often little to e,at. At Szegedin we found 200 French officers prisoners
in the Fortress, who were pretty closely confined having behaved them-
selves very ill when at Liberty to walk about. At Temeswar we found about.
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700 more Prisoners common Men who told us they were all that remained
out of about :3000. This was a great diminution in the space of 15 months
but the Climate of the Banat is very unwholesome. The Town is
strongly fortified has many soldiers & a large military Hospital. -- The
next place we passed through of any Note is Lugos which is situated upon
the Borders of the Banat next Transylvania we dined there & meant to
sleep at the next Post but found such bad accomodations that we resolv-
ed to push on to the next Stage which we did safe & well tho we found
after at no small risque. Our road was through immense Forests in
which are Companies of Banditti from 20 to 30 Men who have lately
committed, many depredations. We saw none however tho we were much
alarmed by our Postillions driving -us frequently from the Road thro
Thickets &cc for no cause. This we prevented at last by threatening them
with our Pistols, In one Place we saw many lights as if approaching
us but when we came near found it a large Caravan of many Waggons
which had stopped there & had made Fires to sleep by whilst their Hor-
ses refreshed themselves in the Forest. These 'Woods are full of Wolves
which our Postillions told us are often seen by ten or twelve together.
Our attention was engaged chiefly by the surprising Number of Glow-
worms which were flying thro the Thickets & sparkling at intervals.
The People here are miserable poor of the lower Class almost naked &
as black as Mulattoes. We travel with two Calashes of the Country & a
Kibitka -which is a Russian Carriage contrived to lie at length & sleép in.

In this we have a Bed &cc but I scarcely ever enter it. Hermansladt
July 34. Safe arrived here thro a Country little interesting producing
Turkey Corn, Wine & Pasture. The day before yesterday had a great
fracas with our postmaster who was a Transylvanian Nobleman. Our
Swedish Servant had some words about Horses : the Postmaster was
insolent the Man collared him. He rushed into his House & returned
with a large drawn Sabre our other Servant ran & fetched Pistols,
the Man took tefuge in his House & he & his Wife joined in abusing us
through the Window. He presently called his peasants about him came
out & was very loquacious. We applied to the Lady talked of her pretty
Children squeezed her hand, gained her to our Party, soothed the good
Man & got horses. The Women here have merely a Shift with two wool-
len pieces of Cloth like short Aprons one hanging behind, the other before.
This is their whole clothing except a white Head dress hanging very low
behind. The night before last we all slept -upon Straw I last night had the
luxury of a cleanish Bed In most I have found both Bugs & Fleas
you may suppose how this distresses me. We find it will now require
three Weeks more continual travelling to reach Constantinople. People
here talk of Banditti &ccc but we do not seem much afraid. This is the
last place in the Emperor's dominions. Tomorrow we enter those of
Turkey. It is very hot which I am more afraid of than any thing else
but I travel almost without Cloaths. One day at one of the Inns we
found our Hostess had eleven children the eldest aged 13. They all except
the youngest played upon a Spinet which was the worst Instrument I
ever heard Some of thera played vastly well I hope Kate practises
much We bought a little Dog in Hungary which is called Mouri Fare-
well. Yours R. S. [Robert Stockdale] We are just going to wait upon.
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the Governor of the Town to enquire whether it will be necessary to
have an Escort tomorrow over the Mountains. The Langu.age here is
very curious most of the People speak German, Wallachian, Sclavonia,n
& Hungarian & often Modern Greek. PS Love to all. I shall not
write again before I get to Consta,ntinople. The Water here is very ba,d
which is misery in such a Climate We had a Cup of English Tea this mor-
ning but alas finished it. We shall get no more, I fear & I never knew
the value of Tea till this Journey. God bless you all adieu! I have been
ill for a day or two in the Journey but am now perfectly recovered &well.

Robert Stoekdale to Rev. William Stoekdale, Comstantivople, 8 August
1794 (The Stockdale Papers, Mears Ashby Hall, Northamptonshire).

Direct to me as before aux soins de Messrs
Le Comte Fries & C° -Vienne

Constantinople August 8'h [1794]
Dear Brother

We have now gotten to the Extent of our Journey & have been
here about a. fortnight, during which Time I have been confined to my
Room if not to my Bed. I have however spent much more of the Time
on the Bed than off it. I was taken ill the Day of my Arrival & have
had .such Sweats & pains in the Head as I never experienced before I am
now thank God much recovered & feel little but weakness, which I trust
will go in a few days. My complaint was a fever brought on by tra,velling
tluough great Heats, lodging at bad Houses &ecc. We left Vienna about
7 weeks ago travelled to Buchoresti in Carriages which we left there to
be disposed of. Our journey tluough Wallachia of which this Bucho-
resti is the Capital was dreadful No thing to eat no where to sleep we
begged our Lodging slept one night at the FIouse of a Nobleman who
was from Home but his Wife received us very kindly gave us some smoak-
ed dried meats to supper with some wormwood Wine. She had been
handsome & had a charming greek Dress received us sitting cross legged
on. a Divan which is a very large Sopha. She begged ou.r longer stay
& said her Husband would have been very glad to see us She had one
Child which was nnich entertained with us & our Dresses &, as a play-
fellow had a little Slave which she had bought of the Turks in the last
War. At Night she retired & left us the large Divan to sleep upon where
we slept very comfortably in our Cloaths. It was perfectly free from Ver-
min which had abounded in ou.r Quarters for some Nights before. I
slept five Nights without taking off my Cloaths & at last was quite habi-
tuated to it. From Buchoresti we set our [del. on Horseback with
a Cavalcade of from ten to twelve Horsesl & travelled to the Danube in
large heavy Waggons travelling thus three days. The Weather was hot
the ground parched & we never sleeping but in the Waggons with all the
Luggage &cc & going all Night & all Day. After crossing the Danube we
took Horses, to the number of ten or twelve & set out travelling often all
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Night, We now got little to eat but Rice which I unfortunately hate. I
-crammed it down however by the help of water. We now travelled on
through one continual flat of ,many miles with little Variety to Ternova
which is situ.ated amongst romantic Rocks but is qurte a Turkish Town.
having Houses of Wood We were sixteen Hours on Horseback this
first day & were very glad to repose with three of four Turks in a common
Caravansera that Night. The next Morn we set out again & on leaving
the Town saw a Mans Head stuck upon a Pole not higher than a Hedge-
Stake close to the Road side & grinning horribly. Soon after the Road
begins to be one Plain of sun burnt grass with a few Bushes here & there
& thus continues to Mount Haemus which is the Separation between
Bulgaria & Ancient Thrace. This Mou.ntain is very high & the descent
very rugged it is entirely covered with Wood mostly Bee,ch & so much
infested with Ba,nditti that there is Hut built at the Top where there are
a few Turkish Soldiers always posted for the safeguard of Travellers.
Our Janissary we had taken at Buchoresti told us it was never safe there
but in Day-light & not then except the Company was somewhat nume-
rous. The 3/Iountain is beautiful & we descended it by a very rapid descent
to a hot flat plain through which runs the River called Hebrus by the
Ancients so famous for the story of Orpheus. We followed the course
of this most of the way to Adrianople which is a large old Town with a
fine Mosque built by the Sultan &lira. We were allowed to go into it
taking off our Shoes & were much stru,ck with the size & appearance of
the Dome. It is lighted by 999 Lamps* suspended from the Top &
in the middle is a fountain of clear Water of which we drank a, little &
found it very pleasant. It has a fine Portico with granite Pillars 30
Feet high & above four in diameter. Vire ascended one of the Minarets
& had a complete view of the Town. In three Days from thence we
arrived at this Place which must strike all travellers with the singularity
of its situation & appearance. The Houses & Streets are remarkably bad
when you are in the Town but the view of the Town from any Eminence
is strikingly fine & magnificent the multitude of Mosques with their Mina-
rets which are often gilded the great number of Cypress Trees which are
intermixed with them &the admixture of Gardens with the Houses forms
one of the prettiest things you can conceive. A great object however &
which is the chief picture in the View is the Sea & the opposite Hills
of Asia. The Harbour is large & deep continually covered Nitith a num-
ber of Boats sailing rowing &c. One branch of the Harbour is the Bos-
phorus leading into the black Sea, which is distant only about 16 miles
the other is the FIarbour as it is called on the side of which is placed
Constantinople. At the end of the Promontory on which Constantinople is
placed is situated the Seraglio which is a large extensive Building inter-
mixed with Trees & Gardens & all these surrounded by a high Wall within
which nobody but Eunuchs black slaves & the special officers of the Court
can enter. There iB an outward Court opening into the Streets into which
People do sometimes pass but this was refused to °Ur Party the other Day.

4 .

* For a different explanation, see the letter of Randle Wilbraham to Mrs. Wilbraham
Bootle, Constantinople. 8 August 1794.
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In my. next letter I will tell you more of Constantinople & its Environs
than I possibly can at present as I have not been able to walk into the
Town but once since I came which was the 3d or 4th Day & was so hob
that it increased my Fever much. Fires are frequent & dreadful here
the Houses being all of WoodSince I arrived have been two which have
consumed above 2000 Houses. Near Adrianople the Roads have been
much infested by Banditti We saw no less than nine Bodies impaled which
is performed by running a Stake up them behind & along the back Bone
to the Head. This is frequently performed whilst the Man is alive &
he will live a day or two in this state soinetitues. Most of them however
had been beheaded first. This the Ttuts perform at one Stroke with a
Sabre. The Stakes were not much larger than a Hedge Stake & some
of them had been broken off by the Ground & the Bodies were lying
absolutely in the Road which afforded a sight entirely new & very dis-
gusting as they had not been long executed. The Number of Dogs
is so great here that you see five & twenty together lying in the Streets
where they rnove for nobody. They have no Owners & are often very
fierce at Night as you pass Eagles & Vultures are always over the
Town We fear that we shall be prevented visiting all the Isles in the
Archipelago as the French have some Frigates off Smyrna & treat the
English so inhumanly that it is certain Death to be taken by them as we
hear they have already put to Death the whole crew of a Sloop they took
in these Seas We are to go to Troy as soon as I can get out but shall
return hither. Tell Kate to play much. We shall contrive to get
to Athens if possible & make some stay there. The Road along shore
by Salonicki is so infested by Banditti that they say it is not safe to go.
They are better than Frenchmen. Love to all Adieu & believe me yours
most affectly R. S. [Robert Stockdale]
August 9° I am much better to day [having been l] * out some Hours
in a Boat & am much refreshed. I have been to the opposite [Point?]*
where Chaleedonia form.erly stood but at present there is merely- a Vil-
lage. I spent a few Hours [walking?]* for the first time this Morning.
Dr. Sibthorpe [sic] is here & seems a very good sort of a Man I like
him much.
The Thermometer here is always between 85 & 91
As to the Turkish Ladies one knows but little about them.. They almost
never stir out & when they do are so muffled tip that you see nothing
but their Eyes. The Husbands are little more known going very seldom
nto Society.

Bandle Wilbraham to Mrs. Wilbraham Bootle, Constantinople, 7 August
1794 (The Baker Wilbraham Papers, Rode Hall, Cheshire).

No.10
4ty dearest Madam,

Although my silence has been extremely long, yet I trust you will
not impute it to negligence but to the real. cause, which was that as you
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heard from Bootle all our proceedings at Vienna, where I pass'd a most
happy month with him, I thought it needless to write to you, merely
for form's sake without having any information to give you. Of Bootle
I shall only say (not can, I think, anything be said more in his favor) that
he is not in the least altered from what he was before he went abroad,
& that at Vienna he was particularly liked by all his acquaintance. He
wrote you -word amongst other things that I had al ailed myself of the
Carte Blanche so kindly allow'd me & had determined to accompany
Morritt & Stockdale to Turkey & by that means to gratify myself with
a sight of Constantinopie which had always been my great object, &
from thence turning NthWards to pass the winter at Moscow & Petersburg
according to the original plan of the last year. Accordingly on the 21st
of June I left Vienna not without considerable regret at parting so soon
from my Brother, & went to Buda the capital of Hungary situated upon
the Danube. This place together with Pesth, which is only separated from
it by the river, may contain perhapa between 30 & 40 thousand inhabi.
tants, but as there is no trade going forward there, they are places of
but little consequence & will continue such, u.nless at some future time
the Emperor should obtain the complete navigation of the Danube by
taking possession of the country to the mouth of that river, an [Fol. 2)
object which Joseph 2d aim'd at but ',without success or even a probabi-
lity of it. Having soon gratified our curiosity in seeing whatever was
worth notice here we proceeded South & in 4 days reach'd Temesvar
having traversed a plain above 130, miles in length without the least
inequality of grou.nd very indifferently cultivated & in parts of which
the wretched peasants of whom there are but few inhabit ca,bins under
growad. to complete the misery of this tract of country the water iS so
bad that no one can drink it. Temesvar is a small fortified town, tolerably
neat & clean but not in any respect remarkable. From hence the usual
road to Constantinople is by Belgrade, at present however SerVia being
infested by robbers & a little infected with the plague, travellers are
obliged to follow a different route & to proceed East to Herman.stadt in.
Transylvania, & from thence by Bukorest to Turkey. We accordingly,
set out, on the 29th of June ; from Temesvar the country changed &
became much pleasanter on account of the inequality of ground and the
appearances of woods which sight we had not enjoyed for a long time.
[Fol. 3] One evening late, we passed through a very thick forest wheie
for the first time in my life I saw glowworms flying about in great nuro,-
bers which had a very curious & pretty effect. After travelling 3 or 4
days we arrived at Hermanstadt where we were obliged to make a little
stop on account of passports, being then near the Frontiers of the Empe-
ror's dominions. From hence we passed through the defiles of the
Wallachian mountains which are beyond description beautiful. & made
us ample amends for the ugliness of the country we had travelled through
to arrive at them, this delightful scene lasted 3 days at the end of which
we ca,me to an extensive plain worse cultivated & more thinly peopled
than any we had seen in. Hungary. Here we saw exmllent specimens of
Grecian manners & custonig which being the first we had witness'd stuck.
us extremely, for one evening upon our arrival at a village where there
was no in.n we were received into the house of a Wallachian Boyar or
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nobleman, in whose [Fol. 43 absence his wife a very elegant & handsome
woman did the honors completely A, la Grecque, which style is in my opi-
nion exceedingly becoming to an handsome woman with a fine figure,
as that dress shows it off to great advantage. Here we slept upon a divan
which is neither more nor less than a taylors shopboard covered with
cushions & which, in summer especially is full as comfortable as a bed.
Bukorest is a singular town & appeared particularly so to us being the
first we had seen where the buildings & the inhabitants were in the orien-
tal style. The streets were boarded & in many parts closed in, particularly
where the bazaars or rows of shops are. It is the capital of Wallachia
a country independent of Turkey with which it is allied only in time of
war. The Wallachians profess the Greek religion, & do not tolerate Maho-
metism nor do they even suffer the Turks to bring their wives with them
to Bukorest. the appearance of this place together with the dresses of the
Inhabitants &c &c reminded me strongly of what I had read in the Ara-
bian nights. After one day's stay at Bukorest we took the opportunity
of accompanying 2 Janissaries who were going to Constantinople with
the Post, & after 2 days journey through a dreary plain crosa'd the Danube
& arrived at Czistova where the last treaty of peace between the Turks
&c was sign'd. Here we entered Turkey & began our journey on horseback
much to my satisfaction as I was heartily tired of tavelling in a carriage.
Our route lay thiefly through bare & uneven downs but in the evening
we passed some groves of fine oaks & late at night came by moonlight
into some country which bore more resemblance to England than any
I had seen since my departure from it. We then entered a beautiful
defile with high rocks on each side Su a river in the middle. This continued
to Ternova which we reach'd about 1 in the morning. From the lateness
of the hour to which we travelled we began to be convinced of the absur-
dity of the ideas respecting danger, with which every body had seern'd
to wish to impress us. At Vienna we were told that we must take an escort,
from Temesvar, there they laugh'd at the notion but said that upon the
frontiers one would be necessary. Arriving upon the frontiers we were in4
formed that there a guard was needless but all agreed that upon entering
Turkey we must take one & also be cautious of travelling in the evening.
[Fol. 6] Accorditigly on the first day of our entrane,e into Bulgaria we
without the least molestation or even apprehension of. it continued our
journey till past midnight which custom we have often followed since,
on account of the violent heats during the day, which till we were a little
accustom'd to them were sometimes almost insupportable. This account
merely shows how little credit is to be given to all the idle stories about
danger with which one is so often entertain'd by kind friends, two monthE
ago indeed there may have been reason for alarm as the people were
then in open insurrection over some part of the country. This however
bad been quelled some time since by calling in the military. The symptoms
we saw of it were about 8 or 9 men impaled all of whom excepting one
had been hanged or beheaded first. Having slept a few hours at Ternova
we again took horse & rode through a beautiful & well cultivated country
charmingly diversified with hilLs & vallies [sic]& resembling some of
the finest parts of England. [Fol. 71 Such a sight is at any time delightfull
but became particularly so to us when contrasted with the miserable
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wilds of Wallachia. The next day we entered a valley which becoming
narrower by degrees we soon arrived at a chain of mountains called by the
Turks Balkan & of which the ancient name is Mount Haemus. The ascent
was at first easy but became exe,eedingly steep & after some time we
reach'd an immense height from whence we commanded the most magni-
ficent view conceivable of a num.ber of hills beautifully covered with
oak and beech. Upon descending from thence we entered a flat and unin-
teresting country which contin.ued as far as Adrianople. This is the second
town of consequence in Turkey supposed to contain about 60,000 souls.
This number is however but ill proportion'd to its extent which is very
considerable. Here at our Khan or inn we were receiv'd into a room open
on the sides & covered at the top, suuounded à Pordinaire with a divan,.

in the middle of which was a fountain constantly play'ng. Here we
saw Sultan Selim's Mosque, a beautiful building circular in the inside &
rising to a dome. Its diameter is about 120 feet & the style of it is remar-,
kably light and elegant. In the middle is a divan raised high & surrounded
with 999 lamps*. lJnder the Divan is a fountain of excellent water which
they invited us to taste. This circumstance I mention to do away in part
what is so often insisted on respecting the bigotry of the Turks who are
not more absurd in that respect than many Roman Catholic nations.
Round the Mosque are 4 minarets which are high cylindrical towers from
whence the Imam or priest at stated times of the day calls the people to
prayers for the Turks use no bells. On the day following we left Adrianople.
The view of this as of most Turkish towns is at some distance beautiful
owing to the intermixture of trees and Mosques (which are the most pic-
turesque buildings imaginable with their cupolas & minarets). Upon enter-
ing however your admiration soon ceases the streets being narrow dirty

ill paved, & the houses almost universally built of wood, & that but-
indifferently. From Adrianople to Constantinople was a journey of 4
days through a country the most dreary & uninteresting, which was ren-
dered completely uncomfortable by the excessive heats which had parch'd
up the ground & even dried up many of the fountains [Fol. 9] At length
of Friday the 25th to our great joy we arrived at Constantinople. & went
immediately to the English Palace where Mr Liston had been expecting
us for some days having heard of our intentions in a letter from my brother.
The day following Morritt & Stockdale both fell ill of fevers owing to
the heat & fatigue of the journey, the former is now perfectly well &
the latter is recovering.

I have been fortunate enough to escape everything of the kind
upon my arrival here was as well as when I set out from Vienna, nor

had I ever in my life better health than at present, for there are few under-
takings to which I do not feel myself equal, however in this climate we
are cautious not to overplay ourselves if we can avoid it. You have no-
doubt often heard of the VieWS of Constantinople, we had also & from_

& surrounded with 999 lamps" has been llghtly deleted in pencil and replaced by
"The building is said to have 999 windows". The latter statement is undoubtedly eorreet,
for the mosque is noted for its impression of lightness created by the many windows pi-
erced in its walls. These windows have remarkable faience panels in floral patterns which are-
among the finest created by Turkish ceramists.
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the d.escriptions, given, our expectations were raised to the highest pitch,
notwithstanding this, so far from disappointing us, (as frequently hap-
pens to me who like mysell are sanguine) they exceeded in beauty any-
thing of which I could have form'd an idea, from every point of view rise
new beauties particularly from the harbour & canal of Constantinople the
'coup d'oeil is really enchanting. [Fo110] the sides of the Bosphorous that
narrow stiait that leads to the Black sea are adorned with many pictu-
resque buildings & amongst others several pavillions &palaces very fan-
ciful & pretty, such as you may recollect to have read in the story of
Aladdin * Sze &c. Any attempt I may make to describe the situation
of this place & the environs must be vain, I shall however get some draw-
ings of the finest views which upon my return will give you a perfect
notion of these delightful scenes. To counter-balance in some small degree
these advantages, this town answers in every respect the Account I gave
of Adrianople. The houses are inbuilt & of wood & the streets are shock-
ingly narrow. The street in which most of the .Ambassadors live & which
is the most considerable in this quarter of the city, is not much above 3
yards wide & abominably paved, this will be sufficient to prevent your
wondering at the frequency of fires & at the spreading of the plague ;
from the latter they have happily been free 2 years [Fol. 11] but upon
the very night of our arrival a fire broke out which consumed 1400 houses
& early one morning since another destroy'd between 2 & 3 hundred,
these were both in the neighborhood in that suburb called Pera where
the .Ambassadors and Christians chiefly live, during the winter fires happen
almost every night in the town some parts of which are still closer than
where we are, & about eleven years ago nearly 2 thirds of the city was
burnt down & the flames continued during 2 days & 2 nights. What is
most worthy in the character of the Turks is their perfect resignation
under the greatest misfortunes, however severe their losses may have
been they never are heard to murmur but say calmly "God's will be
done". Nor does a person of consequence, who chances to lose his pro-
perty by fire or by any other means, scruple setting up a shop or using
any such method of gaining his livelihood. At the time of my arrival [Fol.
12] here Mr. Tooke was in the country he however soon came to town &
since that time I have been settled in his house most comfortably, he
has behaved with the greatest possible kindness & is eager to anticipate
my wishes. On account of the illness of my companions I have not seen as
much as I otherwise should have done. You shall however receive by the
next post another letter with an account of everything that has befallen
us since our arrival. Than.k Elizabeth for a letter I received here, Bootle
forwarded it from Vienna, it contained the first official intelligence of
Mrs. Ed's marriage which I had before seen in the newspapers. This is
the first opportunity I have had of writing to you as the last post went
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out on the very day of our arrival here. Adieu with kind love to my Father
and the Byres, Faringtons, Edmonstones & Elizabeth

I remain Yrs ever

R.W. [Randle Wilbraham]

To Mrs. Wilbraham Bootle
Lath= House,
Orm.skirk,
Lancashire,
Angleterre.

[On the back of this letter is written in the hand of Wilbraharn's mother :1

Wilbraham's 10th Letter without date wiitten from
Con.stantinople and received at Lathom Sept llth 1794
suppos'd to be dated August 8th as other letters
have come bearing that date.

not answered

Wilbraham's direction to MoSeOW
as sent by Bootle
Chez Monsieur Monsieur [sic].
Jamesy et Compagnie a Moscou en Russie*

J. B. S. Morritt t,o John Hawkins, .Rokeby, 21 November 1798 (The Haw,
kins Papers West Sussex County Record Office, Chichester).

Rokeby
November 21st [17981

Dear Hawkins,
Your long letter gave me the greatest pleasure as it informed me of

the welfare of an old fellow traveller & Brother Ottoman, & to say the
truth I began to be afraid for you ; General Berthier & his myrmidonA in.
Italy being by no means agreeable Coinpagnons de Voyage & I thought
you wd. certainly fin.d more difficulty than you seem to have encountered

Randle Wilbraham did not in fact go to Rlissia. but instead left his companionS
in Turkey and ventured further east, visiting Persia and Palestine before returning home,
Brief personal details are given in the Account Book, in his mother's hand:

"Wilbraham returned to England Monday April 16th 1798 after ,4 3 ears 4 months &4 days
absence.
Married to Miss Rudd a Durham Wecly Deer. 5th 1798
Settled at Moat Hall Yorkshire that same day".

See: Wilbraham Account Book 1780 1804, the Baker Wilbraham Papers.
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in your route from the Morea to Germany. I had heard of you from time
to time particularly from our friend Wilbraham who came over last Spring,
So is in abt a month to be married to a very pretty girl a neighbour of
mine here ; W. is on duty at her mothers (who lives at Durham) & he
has been with me abt a week ago. He returns to stay a short time with
me next week as he is not to be noosed immediately. I wish you was of
the Party, & be assured if you ever do come into Yorkshire you will here
meet a hearty welcome. I am staying snugly at Home till Spring i.e.
-abt March, when I shall most likely have the pleasure to meet you in
London, therefore if you have not yet had travelling enough, or if you
slid. have any other reason for coming this way, come & see me & talk
over our mutual adven.tures over a Bottle of Port. Nothing cures an Ague
so completely as Port applied under the external influence of the keen
Northern Air -which I am breathing at this in.oment. Probatum est ; for
I was very near giving up the ghost after I left you, & did not recover
till I came under the Bracing Influence of a dry northern Atmosphere.
In fact Naples was so charming to me that on my arrival I established
myself & stayed 5 months, partly to rest after my fatigues & partly to
-enjoy the Pleasures of civilised Society, in the pale of which I cannot
include Turks or Greeks. My illness however only intermitted, & frequently
return'd to put me in mind of the 'malaria of Gastuni,* & the fatigues
we had endured. About the holy -week we went to Rome where we also
stayed some time, & fell in with those mighty Ottomans Dallaway &
Mercati, we then went to the Ascension at Venice & stay'd abt 6 weeks,
when General Buonaparte having completely overrun the North of Italy
we found it not very practicable to continué our tour to Florence Milan
&c, so embarked. for Trieste, visited our favorite haunts at Vienna, &
then came home by Dresden Berlin & Hamburgh. My illness never left
me, but for short intervals & return'd to the charge no less than 16 times
In the course- of the year, so that what with the Ague one week, & the
_gaiety of Italy during the Intermissions I arrived in England in a state
much resembling a dried Mummy both in colour, & fatness. Stockdale
was but little better, Sz,- our friends began to think that I at least di d not
intend to favour them with my company much longer. English air how-
ever, & the Beef whose virtues I used to celebrate at Zante in preference
to Beccafichi & together with the Port aforesaid very soon brought me
back to my original state ; & has also made Stockdale as fat as a pig.
That worthy member of the Ottoman is just at present to be found [lo-
Aging at ?] Cambridge, inPembroke Hall, where he will I am sure be [glad 1]
to see or hear of you. To tell you news of some more of your acquaintance
Thomas Amaxany the dragoman that travelled with us, has been in
;England with the Turkish. Embassy. & has just sailed in the Tigre with
Sir S. Smith, & writes me word that he has got the Appointm.ent from
Go-vernment. He came to England from Corsica with Fred : North. My
Dutchman also that we picked up in the streets of Athens is now with
me here as footman & is the best servt. in my house. He grins from mor-
ning till night ; & tells his eventful history to his Yorkshire neighbours
with great effect. An old Butler of mine advis'd him one day gravely to

* MorrItt had fallen ill at Gastounl In Greece/ see Marindin, op. tit, p. 240.
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publish his life, inasmuch as within his niemory there was one Tristram
Shandy ** had got a great deal of money by so doing, & he did not believe
that Tristram Shandy was half so great a traveller. Your letter is only
dated Sunbury, but I hope that direction will be sufficient to find you.
Mine is Rokeby Park, Greta Bridge Yorkshire, & if you will follow the
Carlisle road so far, you will find me out easily, Greta Bridge being one
of the Stages, & also close to my Park gate. Come & make the tour of
the North. At all everts we shall meet in March till when, believe me

Yrs very sincerely,

[signed] J. B. S. Morritt

Pray if the packet is not unconscionable large and weighty send me the
letter you brought me from Vienna from my Painter. I am not military,
except you call it so to be in a provincial Arm'd Association.

To John Hawkins Esq
Sunbury
Isleworth
Middlesex

_Randle Wilbraham Lo John Hawkins, _Moat Hall, Boroughbridge, 22 Dexem-
ber 1798 (The Hawkins Papers, "Wst Sussex County Record Office,
Chichester).

Moat Hall Boroughbridge
Saturday Dec' 22d [1798]

Dear Hawkins,
Whilst I was reflecting with shame and confusion of face upon my

neglect to answer your kind letter of the last month & meditating some
plausible excuse, arrives a second equally welcome & acceptable to me
containing congratu/ations upon my recent marriage.* This circumstance
which followed so close upon the receipt of yours, will I trust plead for
me better than any elaborate apology & with this hope, I shall drop the
subject only observing that we have lived too much together & know too
much of each other to exact every observance of strict form & ceremony.

Your expressions of regard, evidently dictated by the feelings of
your heart, afforded me the most sincere pleasures, I am equally gratified
& flattered by the approbation of a man for whom upon a very slight

4' The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman was the title of Laurence
Steme's popular nine-volume work published between 1759 and 1767. It was translated into
French and German. The novel groups together a series of humorous characters around the
nominal hero of the story, Tristram Shandy.

Randle 'Wilbraham married Letitia Rudd, 5 December 1794. She died in 1805. See
Peter Townend, ed., Burke's Genealogical and Heraldic History of the Peerage. Baronetage and
Knightage (London, 1967), pp. 1300-2301.
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acquaintance I felt more than common esteem, & between whom & myself,
the greater intimacy we had an opportunity of cultivating during a short
but pleasant tour together, has I trust establish'd a friendship which will
subsist during our lives to our mutual satisfaction.

You are perfectly right in observing that my lot has been well cast
in this life, hitherto every thing has succeeded completely to my wish, more
so probably than if I had had Myself the ordering of Events, Providence,
has disposed everything for the best & after protecting me through a few
risks 85 many difficulties, has placed me here precisely in the situation
to which I had been looking forward for many years. .All that remains
for me to do is to endeavour to merit my good Fortune & guard as far as
possible against any reverse.

In the spring we purpose coming to town, I shall then be happy to
present you my wife, whom (I do not hesitate to say) you will find deserv-
ing of the attachment I bore her for six years. Bye the bye dont quiz
this last sentence nor criticise me. I am much obliged to you for remem-
bering the Greek & Turkish Music, when next we meet I will procure it
to be copied. Foresti's debt to me was paid in the summer by Messrs.
Smith Barbe & Marten America Square. I did not think it prudent to
write to him not knowing what his situation might be & whether his
letters were or were not opened, as in the former case the French might
have taken advantage of it somehow or other, as they have done with
English letters in Switzerland. Let me know where he is when next you
write. I have not heard a single word from Smith to whom I sent a note
some months ago to congratulate him on his connection with the Corn-
cutter. Hope, I am glad to say, is quite a different man since his return.
The climate of England has operated wonderfully in favour of his health
& spirits neither of which were to be boasted of during his stay at Con-
stantinople. Have you attended the Ottomans 'I Or has that scheme depart-
ed this life. I fear there exist very few Members of that illustrious society
& of those few still fewer in England. Adieu, my dear Hawkins, believe
me Very Sincerely

Yr. Affecte Friend,

[signed] Randle Wilbraham
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MENTALITÉS, IDÉOLOGIES ET HISTOIRE SOCIALE : LE DOMAINE
GREC*

ZOE PETRE

Aux incertitudes passagères d'un domaine nouveau de la recherche
l'histoire des attitudes mentales ajoute, sans doute, des incertitudes cons-
titutives : étudiant par vocation l'imprécis, privilégiant les polysémies,
faisant parler les silences, cet # au-delà, de l'histoire »1 est d'autant plus
obligé de définir ses termes qu'il risque A, ehaque tournant de voir déteindre
ur ses méthodes le flou de so u objet.

Il y a un premier problème de terminologie : attitudes mentales,
mentalités, idéologieest-ce que ces mots se reeouvrent, ou bien Pidéologie
est-elle aux mentalités ce que le coup est au vécu? Doit-on définir les
mentalités comme des résidus d'idéologie ou comme leur matière première!

Voilh autant de questions liminaires qu'on ne saurait éviter A, ce
stack pour le progrès, sinon pour la solution, desquelles le domaine de
la Grèce ancienne peut offrir, A, mon avis, quelques suggestions.

Dans son étude de synthèse concernant les mentalités en taut que
nouvel objet de l'histoire, Jacques Le Goff écrivait : o Le niveau de l'his-
toire des mentalités est celui du quotidien et de l'autornatique, est ce qui
échappe aux stijets individuels de l'histoire paree que révélateur du con-
tenu de leur pensée, c'est ce que César et le dernier soldat de ses légions,
Saint Louis et le paysan de ces domaines, Cristophe Colomb et le marin
de ses earavelles ont en eommun *2. Comme on s'en aperçoit aisément, eette
définition des mentalités les situe non seulement cl'une autre manière,
mais bien A l'opposé des 4 histoires culturelles ê traditionnelles ces
dérivés, ces reflets subjeetifs de l'histoii e vraie. Par rapport A, ces deux

* L'intéret avec lequel j'ai pris part au débat organise par l'Institut d'études sud-est
européennes de Bucarest et parla Revue des etudes sud-est européennes autour des problemes
de l'histoire des mentalités trouvera ici un temoignage des plus explicites. Je dois dire, en
effet, que les pages qui suivent ont kit suseitées surtout par la discussion gut s'y est deroulée-
et bien moins pour celle-ci. Pour ne pas encourir (toute proportion gardeel) les reproches
de quelque Milon qui en aurait pall, je m'empresse de le confesser moi-méme dés maintenant.
Mais c'est aussi dire combien cette initiative me semble fertile pour le développement de
nos etudes.

1 La formule sins', d'ailleurs, que le probleme de la vocation d'ambiguIté de Nils-
toire des attitudes mentales appartient A Jacques Le Golf, Les nientalltés: une histoire
ambigiie, in Jacques Le Goff et Pierre Nora, éd., Faire de l'histoire, III, Paris, 1974, p. 76-

2 Id., ibid., p. 80.

REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP., XVIII, 4, P. 617-630, EUCAREST, 1980
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pôles, oil placer l'histoire des ideologies comprises comme système des
irnaginaires d'une société3?

La distinction est, A mon avis, plut&t d'objet et de moyens que de
nature : si les attitudes mentales comprennent l'ensemble des « contenus
impersonnels de la pens& », Pidéologie ou, mieux, l'ensemble des ideo-
logies est le système de representations qu'une société met en jeu par
rapport à, elle-méme. Le caractère impersonnel et e statistique * est le
méme, peu ou prou, pour les ideologies et pour les mentalités mais leur
degré d'iraplicite ne l'est pas toujours, car Pidéologie peut parfois trans-
gresser le seuil du conceptuel : des comportements et attitudes aux struc-
tures recurrentes du mythe, des categories mentales aux notions et aux
theories, un nième noyau de cohérences se laisse découvrir da,ns l'image
qu'une société se donne d'elle-méme et qui est son idéologie.

Si le champ des mentalités est plu s vaste que celui de Pideologie
le registre d'expression de celle-ci est plus ample et plus divers aussi,
leurs rythmes d'évolution sont-ils parfois différents.

Une telle distinction me semble s'iinposer, tout au moins A partir
de l'étude de la civilisation grecque ancienne, où Pidéologie informe sou-
vent les mentalites, et ceci jusque dans des domaines qu'on pourrait croire
inviolables : la naissance, la mort. Car A, Athènes, il y a d'un celté l'événe-
ment, prive par excellence, de l'enfantement, avec son cortège de cere-
monies domestiques et lustrales qui sont d'abord affaire de femmes 4 .

11 y a, d'autre part, la publicitd reitérée de la naissance, qui est le
fait du père : c'est lui qui doit annoncer non seulement la venue au monde
d'un enfant, mais aussi son sexe, en clouant aux portes un ra mean d'oli-
vier si c'est un ganon, des bandelettes de laine si c'est une fine 5; c'est
lui, enfin, qui présente son fils ou sa fille h. sa phratrie e, en attendant, si
c'est un fils, de le presenter aussi, plus tard, aux demotes qui feront de lui
un citoyen 7. Toutes ces ceremonies sont rythmees, comme on le voit aisé-
ment, par une opposition constitutive, non pas tant pour les mentalités

3 Cf. surtout G. Duby, Histoire sociale el idéologie des sociétés, ibid., I, p. 147-168, en
citant (p. 149) la definition de Louis Althusser, d'apres laquelle l'idéologie est un systeme
(possedant sa logique et sa rigueur propres) de representations (images, mythes, idées ou con-
cepts selon le cas) done d'une existence et d'un r6le historique au sein d'une société donnée s.
En acceptant, dans son ensemble, cette definition, je propose de la préciser dans le sens
d'une representation de l'univers humain et de ses rapports avec la nature.

4 Pour les ceremonies lustrales llées a la naissance Schoi. ad Plat., Theatt., 122 b.;
Harpocr., Etym. M., Suda s.v. 'Ap.cp8p6p.m. Un deuxième volet de ces ceremonies domesti-
ques est le rite de circumambulation du foyer. La plupart des textes (Plat., Theait., 160
E et schol.; Schol. ad Aristoph., Lysistrata, 757; est.) rattachent ce rite aux femmes, sauf
liesych., s.v. ApoisuilIcpLov ki.ccp, qui croit savoir que la presentation au foyer domestique
était auparavant faite par le pere, et qu'ensuite elle soit devenue une cérémonie it domi-
nante feminine: faudrait-il y décéler l'historicisation d'une structure ou bien la trace d'une
histoire /idle oil le foyer commun de la cite se serait impose, au-dessus des foyers domes-
tiques, en tent que symbole du politique dominant? Cf. aussi Louis Gernet, Sur le symbollsme
politique: le Foyer Commun, Anthropologic de la Grèce antique, Paris, 1968, p. 382-402.

3 Hesych., s.v. Esicpavov impipeev.
4 Cf. Plut., Per., 37.
7 A/1st., Const. Ath., 42, 1; cette inovation clisthénienne développe, dens le sens de la

prevalence du politique, les oppositions masculin-publiciféminin-priaé: par rapport i la phra-
trio, is laquelle le pere présentait tous ses enfants légitimes, garcons ou fines, le deme ne ga-
rantit que la légitimité des futurs citoyens.
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grecques (héritières, il est vrai, d'une structure archalque patriarcale)
mais plut6t pour une idéologie, qui est celle de la cité athénienne et qui
développe à tons les registres le contraste entre l'univers public de l'homme
et celui, privé par excellence, des femmes. Car, à partir d'une méme men-
talité patriareale, la cité lacédémonienne met en jeu un autre type de céré-
monies d'intégration, qui occultent entièrement, ou presque, tout ce
qu'il y a de privé dans une naissance, pour ne raconter que le r6le de la
communauté des hétairoi dans l'agrégation du jeune spartiate : celui-ci
ne nait véritablement que lorsqu'il est accepté par les vieux juges 8 ou,
plus tard, par les membres de la syssitie 9. Le fait méme que tout ce qui a
trait h, la naissance d'un enfant en tant qu'événement privé est oblitéré,
au moins par les textes, qui, d'autre part, se plaisent A, relater dans le
détail les étapes de l'intégration si ardue de ce méme enfant dans la com-
munauté mAle des Spartiates, correspond en dernière analyse au fait
fondamental qu'à Sparte, cet enfant n'est pas un kéritier, puisque le
kleros n'est pas transmissible, et répond done A, l'image que la cité des
homoioi veut donner d'elle-même plut6t qu'à, une mentalité concernant la
naissance et ses implications 1°.

La mort elle-méme n'est pas égale ni dans le temps, ni dans l'espace.
31éme si l'essentiel des croyances et mentalités eschatologiques est mis
en place en Grèce au plus tard A, partir des derniers siècles du Dark Age,
des variations importantes inflêchissent ce fonds traditionnel en fonction
des progrès de l'idéologie de la polis :la politisation de la fonction guerrière
la u révolution hoplitique » entraine la disparition rapide des tom.-
bes de guerriers, et les armes n'accompagnent plus les défunts puisqu'elles
ne sont plus le signe d'un privilège 11 Les législations sornptuaires con-
tinuent, aux siècles suivants, ce mouvement nivelateur en limitant
avec séWrité le faste des cérémonies funéraires 12.

A travers ces pratiques, on entrevoit la mort interprétée par a
cité en tant qu'événement privé par excellence, puisque les lois som.ptu-
aires s'acharnent surtout contre le c6té public des eérémonies exposition
en plein air, cortège, pleureuses professionistes, m.onuments et sacrifices
funéraires hors du commun. Puisque aussi, et d'une manière bien caxac-
téristique, ces mesures « glissent » sans difficulté aucune des reglements
concernant les morts aux normes imposées A, la conduite féminine. Plu-
tar que rapporte en bloc les restrictions concernant le voyage des femmes

I Plut., Lyc., 16.
Id., ibid., 12; cf. Xer., Rep. Lac., 3,-5, II est intéressant de noter qu'en dépit de leur

caractère archaique, !es syssities sont tout aussi indépendantes par rapport aux relations de
parenté (Athen., IV, 141 sq) que les démes athéniens.

La nAme dévalorisation de la vie familiale s'observe, d'ailleurs, dans le système d'édu-
cation, le mariage et la vie du couple ; v. Michael Austin et Pierre Vidal-Naquet, Économies et
sociétés en Grece ancienne2, Paris 1972, p. 98.

n A. M. Snodgrass, The hoplite Reform and History, JHS 85, 1965, p. 110-122; M. I.
Finley, Early Greece: the Bronze and Archaic Ages, Londres 1972, p. 103; M. Detienne, La pha-
lange: problèmes et controverses, in Problémes de la guerre en Grece ancienne, J.-P. Vernant,
éd. ParisLa Haye, 1968, pp. 119-142.

19 A part les informations concernant les lois somptuaires à Sparte (Plut., Lye., 27) et
Athanes (id., Sol., 21-22) des témolgnages du mdme ordre apportent des inscriptions de

be,aucoup plus tardives, mais qui, à leur époque, n'ont pas l'air d'Innover : v. Syll. is 1218
de Géos ; Dareste-Haussoulier-Reinach, Rec. inscr. gr.. I, no 2 (Gambreion) et II, n° 1882.
(Delphes). Cf. aussi Dem., In Macart, 62; Cie., de Leg.. II, 26.
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et cenes concenant les funérailles qui, potur la plupart, s'adressent non
it la famine, mais aux femmes ; le daunt ne peut emporter dans la tornbe
plus de trois chimatia, tout comme une femme en voyage. Le biographe
ajoute nième, it propos des usages qui lui sont familiers, et qui sont pour
l'essentiel similaires, que ceux qui les enfreiguent sont punis par les gunai-
konomes, les « surveillants des fenunes », puisqu'ils sont ancindroi, sans
virilité aucune, et gunaik5dai, efféminés 13.

Cette mort privée cette mort it vocation férninine 14 trouve,
cependant, à Athènes mane, sa contrepartie dans les funérailles publiques
honoraut les citoyens tombés it la guerre. Car la cérém.onie que la cité
démocratique invente, au Vc siècle, pour eette circonstance est une ea.&
monie politique par excellence : l'oraison funèbre, qui en est la pièce
maitresse, glisse avec une réserve bien carLctLristique sur le fait mane
de la molt des combattants alignés, conune pour le combat, d'après
leurs unitLs et leurs tribus pour s'attarder longuement sur l'éloge de la
cité en son entier, collectivité anonyme et héroique transcendant déli-
bér:ment l'accident individue115. Cérémonie d'hommes au plus haut degré
puisqu'elle est politique d'abord, elle occulte, si elle ne peut éliminer
complètement la présence des fenunes 16 ; puisqu'aussi, dans le diseours
fur-161)re qui en est la pièce maitresse, cette cérémonie redit le mythe
d'autochthonie, qui raconte conunent la polis imaginaire peut exister en
excluant les femmes 17. Quand Platon veut démonter cette forme parti-
culière de mythologie démocratique qu'est l'oraison funèbre 18, il la fait
prononcer par Aspasie, prouvant ainsi que le féminin est l'envers non
seulement de la -vie, mais aussi de la « molt politique ».

13 Plut., Sol., 21. 5; 21, 7.
14 Voir aussi, sur un autre plan, l'Image de la mort féminIne et séductrice, admirablement

évoquée par Nicole Loraux et Laurence Kahn-Lyotard, s.v. Mythes gre,s dc la mort, Dictionnaire
des mythologies, Flammarion, Paris 1980.

13 Les études publiées ces derniéres années par Nicole Loraux (. Marathon * ou l'histoire
idéologique, REA ; Socrate contrcpoison de l'oraison fang:bit. Enjcu et signification du Minexene,.
AC, LXIII, 1974, 172-211 ; 11BH et ANDPE IA ; Deus versions de la mort du comballant athe-
Men, Ancient Society, 6, 1975, 1-31 ; La belle mort spartiate, Ktema, 2, 1977, 105 120
Mourir &pant Troje, tombcr pour Athenes. De la gloire du héros d l'idée de la cite, Information
sur les sciences sociales (SAGE, Londres et Beverly 11111s) 17, 6, 1978. p. 801-817 ; L'autoch-
tonic : une topique athénienne, Le mythe dans l'espace civique, Ann. ESC, 1979, 1, 3-26)
sont indispensables à l'étude des représentations funéraires en Grèce ancienne. En attendant le
livre de Nicole Loraux sur L'invention d'Athenes. Hisloire de l'oraison funebre dans la * cite clas-
sique * paraltre), je me fais un devoir non pas tant de les signaler ti l'attention des lecteurs
(puisqu'aussi bien ce sont des études qui se signalent par elles-mémes) mais surtout de dire
combien je leur dois, ici et ailleurs ; d'expritner aussi ma gratitude pour l'amitié avec laquelle
leur auteur m'en a informée. Je dois dire, par ailleurs, que je donne parfaitement raison it Nicole
Loraux de souligner à la fols la continulté et les ruptures de l'imaginaire de la mort politique
athénienne par rapport à l'idéal héroique (cf. surtout Mourir devant Troie..., cit.); si j'ai choisi.
pour mon compte, d'en souligner d'abord l'opposition, c'est uniquement parce que mon argu-
ment se situe dans un plan en quelque sorte différent que ses analyses.

Is V. infra, p. et n. 24.
17 Cf. Nicole Loraux, Sur la race des femmes et quelques-unes de ses tribus, Arethusa, 11,

1978, 1-2 et Les mythes d'autochlonie, cit. &tide gut &gage les multiples significatIons d'un
mythe dont le présent exposé n'en retient qu'une seule. 11 nous taut noter aussi avec l'auteur
la complémentarlté entre l'abstrait de la cité une et indivisible des discours d'autochtonie et,
sur l'Acropole, la procession de la cité solidaire dans sa diversité : dans la filte des Panathénées
comme aussi sur la frise qui la représente, les femmes retrouvent leur place, comme les météques
aussi, d'ailleurs.

14 V. la démonstration du méme auteur. Socrate contrepolson de l'oraison funebre. cit.
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13 Ead., La belle mod * spartiate, cit.
" V. en dernier lieu la synthèse commode, bien qu'assez sommaire, de Donna C.

Kurtz et J. Boardman, Greek Burial C'ustoms, Ithaca, N. Y., 1971, 181.
21 Plut., Lye., 27. 2.
22 Id., ibid., 27, 3; le contraste avec Athénes est souligné par Nicole Loraux, Mourir

(levant Trote, cit., p. 811 sq.
23 V. J.-P. Vemant. Introduction. Problèmes de la Guerre en Grece ancienne, ParisLa

Haye, 1967, p. 15 (= Mgthe et Societe en Gréce ancienne, Paris, 1974, p. 38); le détail de ces
correspondances et leur asymétrie caractéristique ont été analysés dans une excellente
étude par Pauline Schmitt (Athena Apatouria et la ceinture: les aspects féminins des Apatouries

Athénes, Ann., ESC, 1977, 6. p. 1059-1073).
Périclés (Thuc., II, 45, 2) ajoute meme que la conduite idéale des femmes est de se

¡aire oublier V. Nicole Loraux, loc. cll.
26 Demosth., C. Macart., 62.
" L'emplacement du Kerameikos au-dela des portes de la cité est aussi connu que carac-

téristique cf. Paus. I, 29, 2. Les premiers monuments funéralres, au Vesiécle, s'érigent. d'all-
'curs, au-dela du mur de Thémistocle ; v. en dernier lieu Donna C. Kurtz et J. Boardman,
op. cit., 108 sq. et 356. Sur l'opposition complémentaire polis Kerameikos v. Nicole Loraux,
.oc. cit.

21
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Par rapport b, ces oppositions typiquement athéniennes, l'image de
la mort spartiate se construit d'une manière divergente. D'abord parce
que, ainsi que l'a brillamment démontre Nicole Loraux, « la belle mort »
revét, à Sparte, une signification dédoublée : intégrée mais d'une
manière curieusement hesitante l'idéologie hoplitique, elle garde
néanmoins les traces discordantes d'une tradition héroïque où la mort
apparait comme exploit individuel suprème 19.

Si l'austerité des lois attribuées à Lycurgue (et vérifiées, somme toute,
par les résultats des fouilles archéologiques 20), qui imposent, l'absence de
tout apparei/ funéraire it part le vétement pourpre et les feuilles d'oli-
vier, symboles de vertu et de perennité21, semble are le point extréme
d'une idéologie somptuaire commune aux cites grecques de cet Age,
Sparte se distingue, néanmoins, en rnettant en jeu des representations qui
lui sont propres.

la solidarité masculine et collective des .Atheniens morts pour la
patrie done à la guerre s'oppose, à Sparte, le fait que les tombes

d'intérét public » ceux qui sont exceptées de l'anonymat sont
eelles des hornmes morts à la guerre et des fenunes mortes en couches 22.
L'opposition inasculinIfeminin, ainsi que la complémentarité guerrel
parturition, sont done présentes aussi bien à Sparte qu'ailleurs 33 mais
jouent autrement à Sparte, où elles ne co-incident pas avec le couple publicl

comme elles le font à Athènes.
A Athènes, il est vrai, dans les oraisons funèbres, les feinmes sont

mentionnées précisément en tant que mères des vaillants citoyens morts
pour la patrie mais d'une manière si fugitive et si sèche qu'elle équi-
vaut presque à un silence 24 A Athenes aussi, par ailleurs, les femmes en
Age d'enfanter sont sévèrement éloignées des deuils privés : sauf les parents
proches, les femmes au-dessous de soixa,nte ans n'ont pas le droit de parti-
ciper aux ceremonies funeraires 26.

Cette opposition forternent marquee entre la naissance et la mort
entre le monde vivant et celui des défunts, est perceptible, A. Athènes,
aussi bien dans la syntaxe de l'espace public situant les zones funéraires
en marge du territoire habité 2° que dans la syntaxe des fetes mar-
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quant nettement cette méme coupure 27. A Spade, par contre, ces dis-
tinctions se brouillent, car, seule avec Tarente, la cite lacédémonienne
pratique systematiquement des funerailles à l'intérieur méme de l'espace
politique. A. Tarente, l'explication ancienne de cette singularité était
p/utôt neutre : on racontait, en effet, qu'un oracle avait prédit la prospe-
rite aux Tarentins « s'ils chosissaient de vivre avec les plus nombreux » 22,
mettant en jeu les associations usuelles entre la richesse et le monde souter-
rain 29 Au demeurant, l'explication moderne est, elle aussi, neutra-
lisante, car on fait état du développement topographique de la ville qui
aurait trouvé une explication post factum dans une légende 30 en oubliant
qu'ailleurs en Grèce un méme fait pouvait trouver des solutions diffe-
rentes, allant de l'oubli pur et simple de l'affection funéraire d'une ZOne
ultérieurement construite aux ceremonies de purification : ce sont les
Athéniens précisément, qui ont netoyé et « résacralisé » l'aire délienne 31.

A Sparte, les motivations elaborees qu'attribue Plutarque à cette
première loi de Lycurgud concernant les morts trahissent une perplexité
manifeste dans l'abondance méme des precisions que l'érudit biographe
em.egistre : le législateur aurait voulu éliminer toute crainte superstitieuse
(deisidaimonia ) au sujet de la mort et de l'impureté, miasma, « qui s'en-
suivrait du fait d'avoir touché un corps mort ou d'avoir passé entre des
tombes » 32, pour habituer les jeunes 1 la contigulté de la mort et pour
faire des morts et des vivants, ensemble, des mintrophoi. Cette fa,miliarité
au sens propre du mot, ou pres que, et qui rappelle par son etymologie la
commensalité si typique à Sparte cette contiguité avec la mort, semble
are un heritage archaäque (la fondation de Tarente doit are considérée
un terminus ante quem de cet usage) intégré au système de comportements
et representations propres à la cite des homoioi. 11 n'en reste pas moins
que le résulltat de cette politisation des mentalités par ridéologie met en
jeu des images de la mort qui s'opposent, sur bien de points, aux attitudes
mentales communes en Grèce.

Cette singularité éclate dans les rites funéraires des rois de Sparte,
qui déconcertaient nérodote au point de lui faire dire que «les Lack16-
moniens ont, pour la mort de leurs rois, les names coutumes que les
Barbares d'Asie»93.

" Cf., e.g., l'alternance des Théstnophories ; faut-il remarquer aussi que c'est une fete
des femmes?

Polyb., VIII, 30, 2.
" Cf., e.g., Aesch., Prom., 804; Soph., Antig., 1200; Eur., Alc., 360; Here. Tur., 808;

Aristoph., Plut., 727; Plat., Cratgl., 403 A; Luc., Tim., 21.
3° F. G. Lo Porto, Topografia antica di Taranto, in Taranto nellaciviltd della Magna Grecia.

Atli del X convegno di stud( sulla Magna Grecia (Taranto, 4-11 oct. 1970), Napoli 1971,
p. 343-383 (pour la nécropole et son interprétation * v. p. 379 sq., avec des references it
P. Wuilleumier, Tarante des origines ci la conquete romaine, Paris, 1939, 250; N. Degrassi, s.v.,
Ene. Arch. Ant., VII, p. 608 sqq.

31 Thuc., III, 104.
32 Plut., Lyc., 27.1. Observons 10 l'insistance sur les neoi : les *beaux morts * spartiates

sont comme aussi les héros homériques invariablement jeunes (cf. Nicole Loraux, HBH
et ANDPEIA, cit., p. 14) ; 20 la familiarité avec le sema, correspondant à la conservation des
corps, au moins pour les rois (cf. infra. p. et n. 39).

33 Hdt., VI, 58sq.
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" Sur le statut particulier des hippeis A Sparte v. le dossier établi par M. Detienne, La
phalange : problémes et controverses, in J.-P. Vernant, éd.. Problémes de la guerre, cit., p. 134 sqq.

" Hdt., VI, 58; cf. Tyrt., fr. 5 (D), qui marque fortement l'idée de sujétion qu'implique
ce devoir.

36 Hdt., loc. cit., summiga Mist gunaixi ; la mention des Spartiates y est sans aucun
doute interpolée. Sur la contigulté sentre les fernmes et les hilotes A Sparte v. P. Vidal-Naquet,
Esclavage et gynécocratie dans la tradition, le mgthe, Putopie, in Recherches sur les structures sociales
dans l'Antiquité classique, Paris 1970, 63-80; sur l'opposition normale hommes-femmes dam
les pratiques religieuses v. L. Gernet A. Boulanger, Le génie grec dans la religion, Paris,
rééd. 1970, 51 53. Cf. aussi Plut. Sol., 6, l'interdiction athénienne du thrinos prescrit A Sparte.

87 V. Nicole Loraux, Mourir devant Trole, Cit.
88 Hdt., loc. cit. : andgkE ex oikiés hekdstes eleuthérous chio katamiatnesthai, dndra le

kat gunalka,
se Id., ibid. Remarquons, avec Nicole Loraux, loc. cit., le contraste entre la mort spec-

tacle * ti Sparte et la mort idée A Athènes, en rappelant qu'ici, m6me pour les funérailles
privées, l'exposition publique du &flint était sévèrement limitée (cf. Dem., C. Macart., loc.
cit.) L'opposition entre &Won comme masque et objet sacré et l'image, essentiellement artis-
tique, objet d'art, est elle aussi suggestive pour l'archalsme spartiate ; l'histoire comparée du
portrait , en Grèce et it Rome s'y rattache, d'ailleurs, d'une certaine manière au moins.

4° D. Kurtz J. Boardman, op. cit., p.189 et sqq. ; cf. pour la fonction funéraire du
miel e. g. Aristoph, Lysistr., 599 sq et schol. ; un témoignage archéologique des plus impréssio-
nanta est le hérbon cénotaphe de Paestum avec ses huit vases en bronze pleins de miel.

" V. M. Detienne, Orphée au miel, in J. Le Golf. Pierre Nora, Faire de Phistoire, II, cit.
" Cf. K. Kérenyi, ArAAMA, EIKON, EIM1AON, in Demittzzazione e imagine. Archivio

di Filosofia, Padoue 1962, p. 169 sqq. ; J.-P. Vernant, Mythe d pensée en Grice ancienne a, Paris
1967, p. 128.
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Mort publique par excellence c'est ce qu.'exprime le deuil
collectif et spectaculaire qu'annoncent les chevauchées des hippeis 34 et
les courses effrénées et bruyantes des femmes, les lamentations des milliers
de sujets dont parle Hérodote la mort des rois de Sparta évoque, par
son rituel, le « spe,ctre continu a de statuts familier au.x historiens de la
société spartiate. Chaque oikos y est représenté, les Spartiates sont séparés
des autres habitants de la Laconie, les périèques et les hilotes y partici-
pent 35, mais en se meant aux femmes et A, leur cortège 3°. Faut-il rappeler
qu'à Athènes les cérémonies funèbres séparent nettement hommes et
femmes 37, tandis qu.'A Sparte, aux couples homnie et femme repré-
sentant chaque maisonnée répond la confu.sion entre femmes, périèques et
hilotes, associés dans un méme rituel funéraire 38 l

11 y a aussi, d'autre part, l'insistance tout A, fait particulière sur la
conservation du corps, ou au moins de la figure du roi défunt : Hérodote
encore nous informe que, pour les rois morts A la guerre, on exposait au
moins un simulacre, &Won, sur le lit funéraire 32, et la -tradition attribue
méme aux rois Agésilaos et Agésipolis une sorte de momification mythique,
leur corps ayant été coulés l'un dans du miel, l'autre dans de la cire, tel
l'enfant Glaukos immortalisé dans un pot de miel 4°.

Les suggestions de ces anecdotes sont nombreuses, A, la fois du côté
d'une mythologie du miel, nouriture dont les affinités avec le monde in-
fernal sont multiples 41, en ce qui concerne le thème de la conservation des
dépouilles, qui rejoint le complexe honiérique de la prothesis et de la # belle
mort » du héros, du c61,6, enfin, de l'image simulacre, &Wien, et de ses
connotations 42.

11 ne s'agit pas ici de &coder tout ce complexe, mais seulement de
noter qu.'il se situe A, la confluence de plusieuxs « champs » mythiques
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évoquant un passé nettement pré-politique. Il n'y a pas de doute, la timg
des rois spartiates est antérieure 5, la polis; il n'est pas moins tvrai que la
cité s'en accommode, méme avec des ajusternents partiels 43, ta,ndis qu.'h
Athimes, le politique innove de manière souvent déliberée et réduit ainsi
la portée des enclaves archaiques ju.squ'à s'inventer, au sens plein du
mot, des cérémonies funéraires qui expriment l'image que la cité vent
dormer d'elle-milme 49.

L'idéologie de la cité des homo ioi exalte les résidas archaïqu.es, Pidé-
ologie démocratique s'efforce de les annuler en substituant 5, la mort sin-
gulaire et héroisante une héroisation « seconde civique et collective. Aux
lamentations rituelles des femmes spartiates répond le discours politique
masculin done par définition des Athéniens. Mourir à Sparte n'est
pas mourir à Athènes et dans cette opposition, les mentalités se plient
souvent à Pidéologie.

An demeurant, ce mouvement n'est jamais h sens unique, et la ré-
sistance des mentalités à Pidéologie est souvent perceptible. Des fré-
quentes entorses aux lois somptuaires à l'agraphos mimos d'Antigone, le
témoignage de cette viscosité des mentalités et du refus d'une image ent ière-
ment politisée de la mort ne font pas Maul à Athènes.

Comme il se doit dans une logique des oppositions complùnentaires
que nous venons de retrouver à ehaque pas de cet exposé, ce refits devient
destinée d'une feinme on, plus précisément, d'u.ne parthenos, d'une femme
qui n'a jamais enfanté 44, et entraine fatalement une interruptipn brutale
du cycle des générations : Antigone n'enfantera jarnais, Créon n'aura
jainais plus d'héritier 46.

CODStrUit à Pinterférence tragique des mentalités traditionnelles
et de Pidéologie du politique triomphant 47, l'univers sophocléen met en
évidence les tensions, sublimées, des attitudes mentales athéniennes
l'Age classique.

Cn inventaire détaillé des faits qui, au niveau des représentations
que je viens d'évoquer, reprend des données de Phistoire social° grecque
serait, je crois, superflu. A commencer par la polarité Sparte-Athènes, qui
tra,duit par des comportements et des altitudes, des rites et des images
une opposition réelle de deux modèles divergents de structuration socio-
économique des deux poleis ; si, dans les -usages funéraires, Sparte réunit
ce qu'Athènes sépare le privé et le public, les hommes et les fenunes,
les citoyens et les 4 out-siders c'est, en deritiì.re instance, parce qu'h

43 L'empreinte du politique sur les prérogatives royales petit 6tre décelée, c. g., dans
l'usage de 'cur réseryer deux portions (égales aux autres) au repas commun cf. I-Idt., loc. cit.

44 Cl. le titre nuline du livre de Nicole Loraux, L'inuenlion d'ilthenes cit., qui marque it
juste titre, je crois, la part de construction délibérée de cc patrios nomos.

15 Cf. IL, II, 514 ; Pind., Pglh. 3, 34 ; Soph., Trach., 1219 ; Aristoph., Miles, 530. Cf.
aussi Suda, S.V.

46 V. Soph., Anlig., 568-576; 891-928; etc. pour le thème des noces de mort; Falter-
native pielé familialefgénéralion ressort clairement des v. 905-912. Cf. aussi J.-P. Vernant,
Tensions et ambigtziles dans la iragedle grecque, In id. et P. Vidal-Naquet, My/he el tragedie
en Grece ancienne, Paris, 1972, p. 34-36.

47 Cf. en (hornier lieu P. Vidal-Naquet, Oedipe à Athena, in Sophocle, Tragedies, coll.
Folio, Paris 1973, pp. 9-37.
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" Un modèle contrastif chez P. Vidal-Naquet, op. cit., supra, n. 10 et 36; on dolt
leur ajouter Application et limites du structuralisme en histoire. Un cas, un exemple: la Sparte
archalgue et classigue, in Structuraltsme el Marxisme, Paris, 1970, 176-183, ainsi qu'id.,
Les jeunes. Le cru, l'enfant gree el le cull, in J. Le Goff-P. (v. p. I) Nora, Faire de l'histoire
III, cit., 137-168.

" V. en demier lieu G. Vallet, Espace privé el espace public dans une citi coloniale
d'Occident (Mégara Hyblaea) in M. I. Finley, éd., Problèmes de la Terre en Gréce anctenne,
Paris La Haye, 1973, 83-95 sans' que l'ensemble des rapports publiés dans le volume
Atti del VW" Convegno di Studi sulla Magna Graecia, Tamnto 1967, Naples 1968.
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Sparte la definition du corps civique n'a jamais eu la netteté des clivages
sociaux atheniens 48. C'est parce que le rapport spartiates-hilotes n'est
pas comparable au rapport entre les citoyens et ces non-citoyens à ou-
trance que sont les esclaves (dans ce même registre que les faits examines
ci-dessus, on peut rappeler que l'hélotisme appartient au domaine public,
tandis que les esclaves sont, par excellence, une chose privée) que l'en-
semble des structures sociopolitiques s'en trouve orienté de manière
divergente.

D'autre part on, si Pon veut, A, un nivean encore plus profond
les representations bees à la mort gravitent dans /es deux cas autour de
l'opposition complémentahe du domaine prive et de celui public, méme
si, it, partir de cette definition primaire, leurs structures s'organisent autre-
ment. Or, cette polarité de l'imaginaire se retrouve, partout dans le monde
gree, non settlement dans les attitudes mentales, mais aussi dans les
faits mômes de l'histoire : on peut dire, pour n'en donner qu.'un exemple,
que l'existence méme de la cite est attest& archéologiquement par la defi-
nition complémentaire de l'espace public et de l'espace prive 49. Le mental
retrouve ainsi l'essentiel d'une structure sociale determinée par le rapport
entre les fondements et les garanties publiques du droit, constitutif pour la
cite, de propriété sur la terre et l'exercice essentiellement prive de ce méme
droit. Citoyens en tant que proprietaires, à titre individuel, de leur
rnais aussi propriétaires en tant que citoyens, les Grecs ne sauraient penser
leur univers en dehors de ces termes complémentaires, et de ces tensions
essentielles, entre le domaine commun, public par excellence, et leur indi-
vidualité socio-économique et, partant, spirituelle.

Au demettrant, si la polarité masculin I féminin semble constitutive
déjh dans l'art paléolithique ; si, par ailleurs, la complémentarité entre
respace du dehors, celdi des actions collectives et publiques, réservées
aux hommes, et la vocation domestique de l'espace féminin, doit remonter
bien au-dell de des cites, la correspondance systérnatique des deux
series, masculin-public et féminin-priré représente un gauchissement par
rhistoire de ces polarités traditionnelles du mental. C'ax, dans les nienta-
lités l'opposition des deux termes est nettement accusée, tandis
que leur compl(mentarité est plutôt occult& en faveur d'une valorisa-
tion privilégiée du p6le politique, masculin et public, de ces categories men-
tales et de leurs rapports. Ne pourrait-on dire, en fin de compte, que c'est
par 'Wart entre les mentalités et les ideologies qu'on saisit le mieux l'im-
pact de l'histoire sociale sur revolution des attitudes mentales
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LA PENSÉE SOCIO-POLITIQUE OTTOMANE ET LES MENTALITÉS
COLLECTIVES

MUSTAFA A. MEHMET

Une analyse de l'évolution des mentalités dans les Pays Roumains
et dans le Sud-Est

européen'
en général, s'avare difficile car au fur et

mesure que nous pénétrons daps les périodes plus anciennes, les sources
deviennent de plus en plus rares ou manquent totalement, fait qui
oblige le chercheur de fain appel aux sources indirectes ou bien d'essayer
la reconstitution de certains états de choses uniquement sur la base de
quelques informations tardives.

Face 6, cette situation spécifique surtout pour certains peuples bal-
kaniques, nous pouvons affirmer que l'Orient islamigue, en général, et la
société ottomane en particulier, se trouvent dans une situation plus avan-
tageuse, bénéficiant d'une riche experience intellectuelle et d'une série de
témoignages directes qui nous offrent un immense matériel informatif
sur les aspects les plus variés de la vie matérielle et spirituelle de ce monde,
encore loin d'atre connu dans tons ses details.

En premier plan se fait remarqu.er une riche littérature liée à l'évo-
lution de la pensée socio-politique, aux mentalités diverses, soient-elles
individuelles ou collectives. D'une signification particulière est aussi le
fait que les racines de cette categorie de traditions descendent loin dans
le passé, jusqu'à la, période pré-ottomane et mame au-delà. Mame une
investigation restreinte de ce monde oriental (turco-islamique), nous
dévoile une série d'aspects concernant sa pensée socio-politique laissa,nt se
détAcher surtout l'attitude de quelques lettrés quant A, la société dans
laquelle ils vivaient et ils écrivaient, au système d'organisation politique,
au fonctionnement des institutions, etc., allant jusqu'à l'étude du compor-
tement des individus ou des collectivités plus on moins nombreuses, dans
le cadre de la vie quotidienne. Da,ns ce contexte ne manquent ni les con-
seils ni les « recommandations Visant soit le redressement de certaines
situations négatives, soit la prévention de quelques difficultés possibles.
De tels conseils * découlaient, dans la vision des au.teurs, de la nécessité
d'une observation des certains « principes » d'ordre social ou politique, reli-
gieux ou moral, observation qui s imposait en tale mesure tant à l'individu
qu'à la collectivité, pour le déroulement normal d'un certain t ordre
social et politique (représentant l'Etat) ; au moment oh de telles recom-
mandations* ont fait preuve de leur incapacite quant au maintien de
« l'équilibre *. social et politique, on a du recourir à l'adaptation de la
société aux nouvelles conditions historiqu.es, sans ignorer la multitude des
institutions et de différents organismes. Mame s'il n'était pas question de
restructurations fondamentales *, dans des situations pareilles devenaient

évidentes les modalités différentes dans lesquelles étaient abordds les pro-,
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blèmes par rapport au passé, ce qui poussait la société islamique, en géné-
ral, et la société ottomane, en particulier, vers la recherche de nouvelles
voles, conduisant à la réorganisation de l'un ou de l'autre des secteurs, con-
formément aux nouvelles exigences de l'histoire.

On est allé si loin que même les Dynasties impériales, considérées,
en général, et surtout dans l'Orient islamique, comme immuables et don-
nées à tout jamais ont été soumises A, des critiques plus ou moins sévères
qui, sans aucun doute, ébranlaient la conviction des foules orientales sur
les dons surnaturels » de ces dynasties, même si le principe monaxchique
continuera d'être un facteur important à Pappui de rid& inzpériale aussi
dans le monde turco-islamique.

Les considérations générales que j'envisage aborder dans mon
intervention sont étayées sur quelques investig,ations personnelles effec-
tuées récemment surtout sur la position de certains lettrés ottomans es
regard des differentes manifestations de la crise qui a eu lieu dans le cadre
de la société ottomane, y eompris revolution de riclée de rdeforme dans l'Empire
ottoman, au moins jusqu'au Tanzimat (1839).

Anticipant d'une certaine manière quelques conclusions, j'aimerais
relever, en premier lieu, que nous nous trouvons devant un monde très
peu connu, surtout sous l'aspect de l'évolution de la pensée socio-poli-
tique et des structures mentales avec le cortège de leuxs modifications gra-
duelles imposées par des conditions historiques concrètes, par certaines rai-
sons politiques ou par d'autres considérations. De même, chercher les sour-
ces de la pensée ottomane implique une recherche dans toute la philoso-
phie politique et sociale du monde islamique, ainsi que dans la création
intelleetuelle des peuples expression turque » de la période de leur
histoire centrale asiatique Marques anciens) ; et n'oublions pas que dans
certains situations il faut s'adresser b, un passé encore plus éloigné.

Par exemple, dans la période des Sassanides perses, MeVIP
siècles ont été écrits en Iran de nombreux traités d'étique ainsi que des
épopées et des histoires en vers qui comprenaient souvent des digressions
éthique et didactiques et les inscriptions de l'Orhon appartenant au tuxes
anciens nommes Giiktürk, comprennent toute une série de réflexions et
de conseils portant sur les modalités de gouverner, sur la conduite des
souverains à l'égard de leuxs sujets, etc. Plus taxd, dans la période isla-
mique, un nombre impressionnaat d'o3uvres fluent consacrées aux principes
politiques ou de gouvernement, à la conduite des hommes dans la vie
quotidienne, aux rapports individu-sociéte-Etat, etc. En ce sens rappe-
lons les noms de : Al Djahiz (in. 869), Al-Maverdi (m. 1058), Iusuf Has-
Hadjib de Balasagun (XIe siècle), (m. 1092), Al-Gazzali
(m. 1111), Ibn-lihaldoun (m. 1406), etc. qui nous ont laissé des o3uvres

caractère socio-humanitaire, quelques-unes portant même sur la philo-
sophie de Phistoire, ceuvres dans lesquelles nous trou.vons des idées dignes
d'être retenues dans l'ensemble de l'évolution de la pensée hunaaine.

En ce qui concerne la période de l'Empire ottoman, partant, d'une
part, de cette tradition, riche et de si longue date, et d'autre part, en nous
étayant sur des observations personnelles sur les sociétés dans lesquelles
ils vivaient, les représentants de Pintellectualité ottomane seront les mes-
gagers de la pensée socio-politique turco-islamique à laquelle ils ont attri-
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hue en meme temps de nouvelles valeurs qui vont s'amplifier à la mesure
de la complexité des probh\mes lies à l'ascension, à la stagiaation, ou
la décadenve de l'Empire ottoman.

Si dans les premiers siècles de Pexistence de l'Empire ottoman, les
references aux ceuvres des « Classiques » étaient frequentes, et les exemples
tires de la société contemporaine tangentiels, des la deuxieme moitié du
XVIc siècle, quand les symptômes de crise de la société ottomane se mani-
festent toujotu.s plus clairement, les /ear& à leur tour commencent
preter attention 6, leurs observations personnelles sur les différents aspects
de /a société, en s'appliquant a pénétrer les causes réelles de certains désor-
dres économiques, sociaux, politiques, militaires, etc., ayant des conse-
quences aussi sur les masses directement productives.

Des écrivains tels que Lütfi pacha, A.lustafa Ali, Rasan Kiafi, ainsi
que ceux qui leur ont suivi (gulls soient connus ou anonymes) ont rédig s
des ceuvres à caractere didactiee, politique ou bien éthique, visant une
analyse des causes qui ont determine le desordre des différentes insti-
tutions (économiques, politiques, militaires, culturelles) de la societé otto-
mane.

11 est intéressant de souligner qu,'ils ne se eontentent pas seulement de
saisir les symptômes d'un certain état de désordres et que, dans leurs
exploits à la recherche des causes qui se trouvent A. la base de ces faits,
beaucoup d'entre eux ne se limitent plus aux facteurs surnaturels, insis-
tant plutôt sur les aspects économiques, socio-humains, etc. De surcrca,
nombreu.x lettrés offrent des « solutions » et des o conseils » et font des
recommandations à même de faire surmonter ces difficult& et conduire
ainsi au redressement de la société ottomane, en son ensemble.

Quelques-uns (Ali et d'autres aussi) cherchent à mieux comprendre
la spiritualite turco-islamique de leurs temps mettant en discussion la
conduite des individus et des collectivités dans la vie quotidienne pour
se faire une image du degré d'écartement des normes de la morale islamique
de la légisiation en vigueur, etc., faisant en m'eme temps des recommanda-
tions quant aux modalités de redressement. Peu à peu, les aspects sociaux
et éeonomiques de la crise ottomane commencent à préoccuper de pr&
certains lettrés (Ayni Ali, Koei Bey, etc.) tandis que d'autres essayent
mettle des réflexions philosophiques sur l'histoire en general, sur l'avenir
de la société ottomane en particulier (Kiatip Celebi, etc.), aboutissant
la conclu.sion d'un impossible retain, dans des formes identiques, à l'état
appartenant aux temps jadis, dépassés par Phistoire. Certains lettrés de
l'Empire ottoman, comme Huseyin Hezarfen et d.'autres se trouverant
devant un vrai dilemme, incapables de decider h, l'égard de la voie sur
laquelle devait s'engager la société ottomane (notamment le retour aux
formes anciennes on bien la voie des rjformes). Pouxtant, apr& de longues
hesitations, devant les nécessités historiques concretes allait prévaloire
l'idée de l'adaptation de la société ottomane aux conditions imposées par le
developpement historique général. De cette ma,nière s'ouvraient de larges
perspectives pour la mise en ceuvre dans l'Empire ottoman d'une politique
de « reformes » venant de haut en bas, avec Pappui de l'Etat et de certains
groupes de technocrates spécialement form& à cette fin. Cette politique
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se concrétisera dans la première moitié du XIX* siècle par la proclamation
de l'« époque des réformes » connue sous la &nomination de Tanzimat
(1839).

Ce processus de passage des principes traditiormels et conservateurs
aux principes novateuxs et réformateurs exprimés par deux formules
contradictoires : « Ancien ordre » (Nizam-i-Kadim) et « Nouvel ordre
( izam-t Cedid ), processus qui a dure quelques siècles, comprenait en
dernière analyse de profondes transformations mentales, dans l'ensemble
de la société turco islamique pénétrée par un profond esprit religieux et
attach& aux traditions, dans le Bens de l'acceptation de l'idée de réforme
dans les différents secteuxs de la vie materielle et spirituelle.

N'oublions pas que ce processus de restructuration des consciences
a été toujours alimenté par l'intellectualité ottomane, par la formation
d'une série de lettrés qui ont adopté, au long des siecles, les idées de leurs
dévanciers, en les développant selon les nécessités des nouvelles conditions
historiques. Une série de politiciens, mème des intellectuels des rangs supé-
rieurs du clergé ottoman y étaient progressivernent attirds, les perspectives
d'adaptation de la société turco-islamiques devenant ainsi toujours plus
larges par l'introdu.ction des réformes dans différents secteurs.

Bien entendu, l'« intelligentsia ottomane agissait d'une maniere.
propre A, Fauver l'Empire de la &cadence politique, et n'oublions pas que
beancoup d'intellectuels se déclaraient ouvertement contre les abus commis
par la classe dominante, adoptant une attitude de compréhension à l'égard
des masses directement productives (re'aya ) considéraient la base
de la société. Dans ce contexte, les écrivains ottomans se rapportent sou-
vent A, l'équ.ité sociale, aux couches pauvres de la société pour lesquelles ils
expriment leux compassion, en suggérant des solutions propres à améliorer
lairs conditions de vie ; tons ces témoignages des lettrés ottomans cons-
tituent, dans leux ensemble, des actions humanitaires qui a,ppartiennent

un type d'« humanisrne ottoman 4.
Une analyse des ceuyres socio-politique des différents lettrés de

l'Empire ottoman nous permet de pénétrer toujouxs plus profondément la
pensée de la soci6té turco-islamique et de saisir ainsi une série de mani-
festations des modalités dans lesquelles la société était comprise et intelpré-
tée ; les dimensions dans le temps et dans l'espace de cette pensée nous
aident à surmonter quelques idées préconeues formulées a priori, alors
qu'il s'agit de caractériser le monde oriental en général et la société
turco islamique en particulier.

Dans ce contexte il suffit de rappeler qu'un phénomène d'une im-
portance particulière tel le processus de decadence de l'Empire ottoman
avait été signalé des Fes premiers symptôrnes et étudié dans toutes les
&tapes par une pléiade d'intellectuels formes au sein de la société otto-
mane Les ceuvres ere es furent de vraies analyses des causes agissant aux
sens de la décadence de l'Empire ottoman en tant qu'organisme politique
ainsi que des possibilités et des perspectives conduisant h, un redres-
sement. Tel qu'il nous est connu, l'idee de la grandeur et de la decadenU de
l'Empire Ottoman a été attribuée aux européens, au premier lieu au prince
régnant de la Moldavie, Démetre Cantemir.
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Une connaissance plus approfondie des ceuvres des lettrés ottomans
pourrait mettre en évidence combien ils étaient nombreux A, se rendre
compte de la &cadence de l'Empire dont ils étaient sujets. Dans l'atmos-
phère de Constantinople, même Démètre Cantemir n'est pas resté indiff é-
rent aux problèmes des intellectuels ottomans, qu'il s'agissait du passé
ou de ses contemporains, sourtou.t quand le problème concernait le destin
de l'Empire ottoman. 11 a le grand mérite d'avoir synthétisé da,ns une f or-
mule pertinente et dans une o3uvre vaste des idées qui circulaient, dans une
forme ou dans une autre, au sujet de la crise ottomane.

La recherche des mentalités jette une nouvelle lumière sur les ten-
dances intellectuelles de la société ottomane, impressionnantes par leur
variété ainsi que sur la place des intellectuels dans l'évolution de l'Em-
pire ottoman.
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LA TRADITION POPULAIRE - FORME DE MANIFESTATION DE
LA MENTALITÉ COLLECTIVE

FLORENTINA CAZAN

L'un des traits caractéristiques des mentalités populaires c'est leur
Aurée dans le temps ; ce fait détermine la perpétuité, le long des siécles,
de certaines croyances et coutumes qui défient, on dirait, l'évolution
méme de la socilté. Lorsque nous dansons la ronde au rythme ternaire, lors-
que nous touchons du bois trois fois de suite, ou bien, nous nous frap-
pons la bouche toujours trois fois de suite avec la paume de la main pour
chasser la malchance, nous ne pensons pas que nous ne faisons que répéter
des gestes qui, autrefois prenaient leur source dans une certaine spiritua-
lité qui tenait A, la conception de la trinité my-thique, palenne, considérée
comme forme déterminante de l'existence humaine

Petit A petit les gestes ont été dépouillés de leur sens originaire, en
se constituant ainsi en traditions.

3Iais la tradition méme a pour base des valeurs culturelles nées des
mentalités collectives ; celles-ci sont entrées 5, leur tour dans un circuit,
ont engagé un dialogue, et à la suite, des mutations conceptuelles, de cer-
taines inversions d'ordre chronologique, causal et méme thématique se
sont transformées en traditions que les hommes ont gardées consciemment
ou non dans l'esprit et l'âme.

La solidité de ces actes, résultat de leur trait d'affectivité, a dé-
-terminé leur existence en taut que trait d'union entre les époques et les
civilisations, et c'est pourquoi leur étude ou.vre de nouvelles perspectives
dans la compréhension de Phistoire. Les anciennes coutumes sont arrivées
jusqul nous par l'intermédiaire du trésor culturel qu.i est le folklore ;
e'est pourquoi nous considérons que Georges Dumézil remarquait à juste
titre que : e Un pays qui n'a plus de légendes . .. est condamné à mourir de
froid peuple qui n'aurait pas de mythes serait déjà mort 42.

Pour pouvoir pénétrer dans la spiritualité d'une époque, il faut tout
d'abord définir et délimiter avec précision les notions avec lesquelles on
opère, et en premier lieu, le concept de culture et celui de civilisation entre
lesquels il y a une étroite corrélation sans que, toutefois, 'elles s'identifient.
Dans les travaux d'histoire, au chapitre culture on traite d'habitude les

Durant la période de la formation des peuples l'existence était conçue comme étant
ciéterminée par trois facteurs: la souvemineté, la force et la fécondité; à chacune correspondalt
une divinité et le chiffre trots est devenu le chiffre sacré. La trinité a été assimilée sous une
autre forme par le christlanisme.

2 G. Dum6711, Heur et Malheur du Guerr'er, Aspects mgthlques de la pudic% guerrière
chez les Indo-Européens, Paris, 1969, p. 11.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., XVIII, 4, P. 631-646. BUCAREST, 1980
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arts majeurs : Parchitecture, la sctilpture, la peintuxe, le théatre, la litté-
rature.... Mais ces créations représentent la culture de la classe dominante

Pintérieur d'une société arrivée A, un certain degré d'évolution, somnise
h une idéologie dirigée et imposée par la force dirigeante. C'est pourquoi
Pinterprétation de l'histoire par le prisme de cette idéologie nous en donne
une image morcelée. Et cela d'autant plus parce que Pidéologie étant un
processus faussement conscient, les véritables forces motrices qui le
mettent en marche restent cachées 3. C'est ainsi que plus d'une fois un acte
apparait comme un produit d'une idée qui en réalité n'a pas constitué
sa cause, et Pidéologie de la classe dominante, plus d'u.ne fois, a été inté-
ressée de créer de pareilles confusions, pour imposer un certain cours aux
événements.

Si l'on admet par la notion de culture la spiritualité toute entière
exprimée sou.s les aspects les plus variés la connaissance des valeurs
et leur intégration dans le sensible humain, autrernent dit la nature
humanisée 4, on constatera que les mentalités collectives, populaires,
reflettent plus fidèlement la physionomie d'une civilisation prise sous l'aspect
de Pexpérience accumulée et celui de la vie quotidienne. Par conséquent,
la culture apparait comme résurtat d'une participation collective apparte-
nant au patrimoine social et ne dépendant pas du, caprice d'un individu,
d'un certain cercle d'intellectuels, ou d'un facteur dirigeant 5. En taut que
produit des mentalités collectives, la culture doit "are considérée dans son
étroite connexion avec la civilisation au milieu de laquelle elle s'est créé et

laquelle elle est tributaire, et vice-versa, la civi/isation doit étre regar-
dée par le prisme de ces mentalités.

Par exemple, au. Moyen-Age, le phénomène de croisade et stutout
la croisade des enfants, lie peut pas étre compris par des explications d'orcire
politique ni par Pidéologie de la curie romaine. Le pape Urbaine II lui-
méme a été surpris par cho que son sermon a eu parmi les ma,sses, et la.
croisade des enfants a été désavouée par l'église ; pourtant elle s'est main-
festée. Mais la croisade répondait A, des formes communautaires de vie et
h une conception, d'ailleurs plus ancienne encore, concernant le rapport
divinité-homrne, transposé dans ce temps là dans des formes chrétienne
on croyait tire par le sacrifice collectif surtout des 6tre innocents on
pouvait imprimer A, l'existence un certain cours, conformément au.x con-
ditions socio-économiques du XI` siècle. Le caractère sacié de la royauté,
la croyance au « bon souverain 4 tous les deux, formes de Pidéologie
féodale, ont une origine plus éloignée, de la périocle préétatique lorsque
Pinstitution de la royauté était considérk comme une quintessence de la
continuité des peu.ples, et ses fonctions dérivaient de son caractère
patronal. De là,, le rituel spkifique pour Penterretnent des rois, maintenu
jusque dans le B s Moyen Age. Lorsque Charles Quint concevait en 1522
une alliance avec le pape Arl.rien -VI et le roi d'Angleterre Henri VII1 dana
les termes d'une trinité sacrée, appal eminent il n'y ,y it aucun rapport

Fr. Engels, Scrisoare calre Afehring (14 tulle 1893) In Opere alese, sol. II, Bucureg1,.
1967, I). 469.

5 A. Tilnase, Cultura si Bueurestl, 1977, p. 9.
5 H. I. Marron, Christiana Tempora, Mélanges d'histoire d'archéologle, d'épigraphie el de

patristIque. Rome, 1978, p. 15.
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e Al Gallus, A Biorunctional Theory of Religion, Chap. Myth as Adaptive Truth, in
Current Anthropology s, oct. 1971, Boston, Master proof.

7 S. Ispas, About the Ballad of the Snake in Roumanicuz Folklore, Ile Congrès Interna-
tional de Thracologie, Bucarest 4 10 sept. 1976, Résumés des rapports et communications.

9 P. Gallais, Le sang sur la neige (le conic et le revc), Cahiers de civilisation médiévale *,
Université de Poitiers, 1978, XXI, p. 37-42.

9 G. Kazarow, Thrakische Reiter-Epitele, R. E. Suppl. III, 1918, col. 1141-1143.
C. Scorpan, Cavalerul Trac, Constanta, 1967, p. 3. Le héros appamit sur les monuments
d es siècles II et III tant sur le territoire de la Roumanie que sur celul de la Bulgarie.
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.avec ride') plus ancienne de gouverner ; et pourtant, il y en a un. Le tout
pourtant modelé en d'autres clichés mentaux conformément à l'évolution
enregistrée par la pensée humaine.

Si nous fl0118 arrétons aux manifestations artistiques, ce qui frappe
e'est la répétition de certains thèmes comme celui du combattant à cheval,
ainsi que celui de la manière de rendre la composition ; cela s'observe
sur certains monuments religieux et funéraires chez des peu.ples différents
et situ& hgrande distance, dans le temps, les uns des autres (par exemple
le cavalier thrace et le guerrier viking). Comm.ent s'explique-t-il ? Le
motif implique-t-il une conception indo-euxopéenne généralement répan-
due I S'agit-il d'une création spirituelle d'une conception sur la vie et la
mort de certains peuples dont le niveau de développement socio-économique
se ressemble, ou bien il est question d'un modèle assimilé et adapté ? On
pent retenir quelque chose de ehacune des trois hypothèses. Une précision
certe s'impose. Les formes de la pens& et les valeurs culturelles corres-
pondantes ont un caractère historique. Elles dépendent de plusieurs fac-
teurs tels : le cadre social-institutionnel, le milieu géographique, le temp&
raiment des peuples, le climat spirituel etc ... (Test ainsi qu'on peut expli-
quer pourquoi au Moyen-Age, les mémes vertus morales la modestie,
le courage, la fidélité avaient d'autres acceptions en Orient qu'en
Occident. Les formes de gou.vernement despotique oriental ont déterminé
une. quasi-confusion de la modestie avec l'humiliation et le manque de
confianee dans les propres forces. Par-dessus tout, faits et gens, planait
la volonté divine et celle du souverain. Par contre, en Occident il n'y
avait pas de contradiction entre la modestie et l'aspiration vers les hauteurs.
Des différences de mentalité concernant certains concepts peuvent étre
constatées tout aussi bien d'une époque h l'autre. Les états d'dme de
l'individu de l'Antiquité ne peuvent plus are retrouvés chez notre contem-
porain, méme si les symboles exprimant des réalités historiques semblent
étre les mémes ou semblables. Le symbol° mérne avait une autre valeur,
flans le temps. 11 apparaissait aux hommes comme un acte vérid'que par
l'intermédiaire duquel on pouvait agir sur l'existence 6.

Les contes de fées et les légendes ont fait venir jusqu'à nous le lan-
gage symbolique des temps passés, avec leur signification première 7. Les
scènes de chasse, très fréquentes dans la littérature populaire et ayant
le r6le de déclencher Paction, sont associées par Pierre Gallais au mythe
de la fécondité 8 présent dans toute Pidéologie indo-euxopéenne et &te-
nant des sens multiples : création, continuité, abondance, prospérité.

Sur le territoire de la Roumanie, la première représentation d'une
scène de chasse associée à une divinitédu type Iftistes ou in rictus, conn-ue
jusqu'h prsent, c'est « le cavalier thrace-chasseur »9. Pour réaliser ce type
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de rituel on a eu besoin à ce qu'il parart de quatre elements indispensables, A.
savoir : le cheval, le chevalier, le chien, le gibier. Nous ne croyons pas
que ce soit un pur hasard le fait qu'A l'origine de la creation de l'État
Moldave on trouve la légende de la « descente de cheval » (descAle,care). Rien
ne manque de Pancienne symbolique du rituel de chasse : Dragosà cheval
poursuit l'aurochs accompagné par le chien Molda. Le seul detail imprévu.
c'est la rivière écumante rencontrée en chemin. Mais le fait ne surprend
pas, compte tenu du r6le puxificateur de l'eau dans la symbolique du temps ;
l'eau ayant aussi le sens de recondite. La légende veut que la Vaiachie
fut fondée toujours à la suite d'une « descente de cheval ». Mais, si c'est
ainsi, le temps a probablement beaucoup altéré Pancienne histoire. Toute-
fois les traditions ne se sont pas totalement perdues, et cela nous fait croire
une fois de plus, A c6te d'autres témoignages historiques, à la continuité
d'une population da,ns l'espace carpato-danubien, dont l'existence très
ancienne a conserve ses croyances et ses traditions.

Le mythe de la fecondité désacralisé s'est transmis jusqu'A nous
sous l'aspect de certaines coutumes telles les giocuri (une sorte de mise
en scène), les ballades et les contes de fees, la clanse de la chèvre, le ca-
loian, le eraser, la vasilea, les rondes " ; tout cela rappelle un rituel con-
sacre au soleil mais aussi le besoin d'une 'manifestation collective impli-
quant la solidarité d'un groupe social constitué. Ce sont les ceremonies
religieuses, les usages et les fêtes qui donnent la valeux à la collectivité ;
c'est un fait constaté dans les villages oil les anciennes structures se sont
maintenues jusqu'A present. Aux ceremonies de noces et d'enterrement
des vers impressionnants évoquaient le soleil en vtliculant ainsi, dans les
deux cas, l'idée de la continuité de la vie et la croyance dans un astre pro-
tecteur. La coutume persiste encore dans certaines regions (la Transyl-
vanie, le Banat).

Le fondement le plus ancien du conte de fees c'est le rituel d'initia-
tion 1', c'est-à-dire Pepreuve par laquelle le jeune homme était admis au
rang des guerriers. Le theme nous projette dans la periode préétatique et
ensuite jusque dans le Bas Moyen-Age gland la guerre était une compo-
saute essentielle de la vie ; elle irnposait des normes et des pratiques spé-
ciales, ainsi qu'une mentalité à valeurs morales complètement differentes
de celles d'aujourd'hui. Les formes qui sont depassées ne peuvent plus
être continuées. Mais, même si les thèmes des contes ne reflettent plus une
réalite sociale, du point de vue artistique et icomme effet moral ils
restent des valeurs permanentes.

Les narrations, gra,ce à leur large circulation et aux emprunts inhe-
rents ont be,aucoup de ressemblance d'un peuple à l'autre. 11 existe pour-
tant un spécifique autochtone et celui-ci doit être déchiffré. Le Prince-
Charmant (11t-Frumos) des contes roumains ne se laisse pas confondre

10 La plus anclenne représentatIon sur le territoire de la Roumanle d'une danse rltuelle
sous forme de ronde date de la période néollthique. (Frumusica le dép. de Neamt).

11 M. Ellade, Aspecte ale mitulut, Bueurestl, 1978, p. 188; I. Propp Rädäcinile istorice
ale basmului fantastic, Bucurestl, 1973, p. 456.
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lbidem, p. 77.
14 Catherine Clément, Les Grands &arts ou la musigue eomme passage, v. Claude

Loi-Strauss, Textes de el sur Claude Levi-Strauss, réunis par R. Bellour et C. Clément,
Paris, 1979, p. 412.

5 UN DEBAT : LES mENTALITSs COLLECTIVES 635

avec le Prince de POccident ou de l'Orient ; il n'est méme pas toujours fils
de roi ou d'empereur ; mais ses qualités physiques et morales restent tou-
jours les mémes. Quel est le mythe qui l'a créé Y-aurait-il une filiation
qu'on pourrait établir entre le héros qui s'envole avec sont cheval, doué
de force surnaturelle, le manteau au vent, et le vieux mythe du « cavalier
thrace »? Les trois éléments qui prétent une force miraculeuse à Phomme :
le cheval, les armes, les vétements, nous font penser au prototype du che-
valier mythique représenté conformément à un canon, portant chytont
chlamyde et lance et volant au galop de son cheval. Donner, toutefois, une
réponse tranchante, cela comporte évidemment un grand risque.

Finalement, Pétude des mentalités pent jeter une lumière nouvelle
sur rid& d'évolution et de progrès.

La dispute entre les historiens concernant le passage de l'Anti-
quité au. Moyen-Age est bien connue. Le problème du soi-disant « Dark
Ages » n'est pas encore élucidé. Pour l'historien John Bowle la période entre
le Nr° et le IX° siècles est sans aucun doute une étape de révolution grace
justement aux transformations mentales très marquées. Plus encore, selon
Bowle, l'écroulement de l'Empire Romain suggère la limitation spirituelle
d'une civilisation qui n'a pas pu &passer le niveau d'une manière de
penser 12. La nouvelle mentalité avec ses valeurs morales par lesquellea
Pindividu recevait de nouvelles possibilités de s'affirmer a créé ce « good
news # qui a perrais non seulement la sortie de la crise mais a marqué les
fondements de la société qui allait se construire. Si la culture a connu
période de déclin, le climat spirituel a perrais aux masses de gagner du ter-
rain. Le progrès a été possible seulement grace à l'assimilation des tradi-
tions et leur heureuse combinaison. Après la chute de l'Empire Romain,
l'Occident européen a bénéficié d'un développement libre et original
comme résultat de Phérédité gréco-romaine et judalque à laquelle se sont
ajoutés aussi les traditions germaniques nordiques 13 Leur combinaison
donné naissance à une mentalité nouvelle, le contact entre les cultures,
représentant le sant générateur de tons les autres phénomènes.14 Un nou-
veau système de penser a pris contour et a mis en valeur les expé-
riences précédentes.

Nous pouvons done en conclure que chaque société possède ses
propres valeurs culturelles et ses systèmes mentaux, en tant qu'expression
d'une certaine attitude vis-a-vis des différentes réalités socio-économi-
ques. Transmises le long des siècles elles constituent le trésor culturel de
l'humanité. En même temps, elles représentent, pour l'historien, une source
d'investigations non encore épuisée.
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VILLAGE MENTALITY AND WRITTEN CULTURE

CATALINA VELCULESCU

The attempt to define popular mentality and particularly the
characteristic rural state of mind or rather what distinguishes it from
the clerical or nobiliary one, is a difficult task. The preference for figurative
speech and the oral expression has exposed the information to constant
deg,radation in the course of time. Besides the more abundant ethnographic
evidence or the evidence included in the restricted category of folk lite-
rature (referring to it only when being positive that it offers genuinely
ancient documents), one also resorts to sources in which the presence of
men who were not practising the art of writing makes itself deeply felt :
documents, inscriptions, correspondence, results of certain inquests after
peasants' uprisings'.

We shall further discuss some of the traces in written literature,
hoping to widen and vary the reference field established by forerunners.
The idea that the folklore is part of the "substance of old Romanian
literature' seems to be accepted today, although there was some oppo-
sition initially. It concerns not only the folklore (in the sense of literature),
but the entire oral culture as well.

The tendency to transmit knowledge 3 rather by word of mouth
than through writing, used to characterize all the social strata, in this
country and mostly explains the poor information offered by the written
sources about certain epochs 4. The force and duration of the preference
for orality show the preponderence of the rustic element that has also
given the specific character (among other Rorna,nie languages) to the Latin
spoken uninterruptedly after the Roman conquest on both sides of the
Danube 5. VVe do not want to assert in this way- the lack of a written cul-
ture among the Romanians, but its use as a medium according to the
internal laws of the oral. We shall illustrate this process, considering some
characteristic situations
1) relations of the oral culture, on the one hand, with historiography and
with folk books, on the other ; 2) remarkable circulation of those translated
works that were finding their correspondence in the local epic literature ;

local adoptation (A certain literary forms also used by the folklore ;
transmission (copying) of manuscripts observing specific rules of the

Florin Constantiniu, Aspecte ale mentalulut colectiv In societatea medieval?' romtlneascd
lu "Studii l materiale de istorie medie", vol. II, 1974, pp. 69-100; David Prodan, Rdscoala
tut horca, Clui, Bucuresti, 1979.

2 I. C. Chi(imia, Probleme de ba:d ale ltleraturit romttne vechi, Bucuresti, 1972, mostly
pp. 431-446; idem, Littérature orale-littérature dcrite, in "Cahiers roum. et. lit.", 1977, No. 1,
p. 53-61; Ion Talo s La relation oral-dcrit-oral darts I'dtude du folklore Roumatn, "Cahiers roum.
et. lit", 1977, No. 1, pp. 41-52.

3 This knowledge derives from a long tradition or from a gradual acceptance in the
course of time under strict principles of selection of new teachings, written or not.

1 Alexandru Dutu, Cultura romand in cluilizalia europeand modernd, Bucuresti, 1978;
idem, Modele, tmagint, priveli.gt, Cluj-Napoca, 1979.

Alex. Niculescu, Indioidualitalea limbit románe mire limbile romanice, vol. I, 1955;
vol. II, Bucuresti, 1978 (including also the history of the problem).
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oral language. (The examples have to be increased and their variations
in the course of time will be discussed in the future).

The Romanian chronicles (recordings in Slavonic and then in the
language of the country, of a certain category of historical events) were
written at princely courts or boyar mansions, or late into the night by
some scholarly monk (whose isolation deepened his sensitivity to the
sufferings of the world).

In their early forms (directly preserved or as later processings),
characterized by laconic conciseness 16 we do not find again the oral tales
which, we know from other sources, or from an allusion of the chroni-
cler were circulating at that time.

The legend of Drago' hunt 7 (which seems to have originated from
a real faict, later part of a traditional type of literature) like Negra Vodä's
figure 8, belonged at first to the oral culture and then observing the
rules we discussed before s passed into the written culture whose diffe-
rent domains accepted them in different ways and at different times. In
spite of the reticence due to the vast bibliography on Negri]. VodA, we
would like to stress that the starting point of the legend must be detected
rather in a popular source than in a chancellery-legend (created later, at
the point of interference between local beliefs and suggestions offered by
examples of other princely courts).

Within a clearly delineated geographic zone that overlaps the land
in which the first voivods of Wallachia lived (the upper basin of the
Arges, Dimbovita and Ialomita rivers) an entire cycle of narratives has
been preserved, the central character of which Negra Voa, appears in a
variety of contexts not originating from the written testimonies we know
of Di.

We also consider conclusive the result of the investigation of the per-
petuation of Vlad Tepes' image to this day 11. In this case, too, one recog-
nizes that in the places historically associated with the remaikable deeds
of the voivod, the iegends about him are still very much alive. Some of
them have common points with old writing3, while others are kept exclu-
sively by the ancient oral tradition. Thus the conviction becomes stronger
that the tales about Vlad Tepe5 recorded by the Russians and the Germans

I. C. Chitimia, op. cit., p. 13-27. The three chronicles of Moldavia written by Maca-
rie, Eftimie and Azarie under the close influence of Byzantira chronographs, constitute a
separate unit; there were no direct followers In the original historiography.

7 Mircea Eliade, De Zalmoxis à Gen gis-khan. Eludes comparative sur les rétigions d
le folklore de la Dade et de l'Iturove OriPntale. Paris, 1970 (Romanian translation, Bucuresti,
1980). As regards the literary model: Dan lonescu, Images du prince Drago s au XVIII°
siécle, RESEE, 1976, No. 4, 623.

8 Pavel Chihaia, De la "Negru Vodd" la Neagoe Basarab, Bucuresti, 1976 (with dis-
cussed earlier bibliography); idem, Légende littéraire el histoire: Negru -Vora "Cahlers
roum. ét. lit.", 1977, No. 3, p. 20-27.

Details about this selection and others, reported by us in "Revista de Istorie sI
teorie literanl" (RITL), 1976, No. 1, p. 51-63; 1978, nr. 3, p. 23-33: "Synthesis", V,
1978, p. 132-134.

1° Ovidiu Birlea, Mica enciclopedie a povesttlor romdnesti, Bucuresti, 1976, p. 265 267.
11 Georgeta Ene, Romanian Folklore about Vlad Tepes, RESEE, 1976, No. 4, p. 581

590: Radu Florescu, The Dracula Image in the Works of Ispirescu an4 Rdclulescu-Codin,
"Cahlers roum. et. lit.", 4, 1977, No. 3, p. 28-34.
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are based on a narrative complex with oral circulation among the Ro-
manians.12

Those who were elaborating the written texts (inscriptions, chan-
cellery deeds, chronicles) as well as those who copied them, belonged to a
world which was giving priority to the oral and figurative speech. Each
of the three possibilities of expression, covered besides a common zone, a
specific material. Thus the lack of certain news in chronicles or cycles of
narratives does not demonstrate that they are missing in the oral culture
of those who recorded the events. Although Neculce wrote, at the time
when the narrative was part of historiography, he was clearly aware of the
set of oral "narratives" incompatible with the literary genre of the "chro-
nicle" ; and that is why he collected them separately (not because he was
unfamiliar with them when working on the "letopiset" the chro-
nicle ).

At the same time the absence from different folkloric species of
certain direct reflections from the written culture (characters, events etc.)
does not show that they were unknown to the people who were creating
and transmitting the oral culture. The thorough records of "old" books
(manuscripts or printed books) show that they were spread through vil-
lages where the inhabitants were often striving to gather and keep their
precious substance."

The popular books and the folklore, even if they use a common topic,
ale not organized according to identical rules. When Alexander, Philip,
Por and particularly Bucephalus (to speak only of Alexandria Ale-
xander's romace the general reference term) were incorporated into certain
legends, tales, narratives, wedding orations,14 they yielded to their struc-
tures, becoming clearly remote from their own initial shape.

Many copies of Cantemir's Divan (some originating from Transyl-
vanian villages) reveal the special circulation of a writing not quite easy to
read. 15 Its traces cannot be detected in the folk literature, but in other
fields of oral culture.

22 Decisive arguments which support this earlier affirmation have been lately presented
by Stefan Andreescu, Vlad Tepes (Dracula), Bucuresti, 1976; Nicolae Stoicescu, Vlad Tepeit,
Bucuresti, 1976 (English version in 1978); Ion Stilviirus, Povestirt medievale despre Vlad
Tepes-Draculea, Bucuresti, 1978. See also Algeria Simota, Povestire despre Dracula Voevod
in Diclionarul literahuli romdne de la origin( pind la 1900, Bucuresti, 1979. Discussion of the
problem from the standpoint of the history of mentalities, by Al. Data, in Modele, fhwenf,
privelisti, p. 106-111.

22 Mircea Avram, Cartea romdneascd manuscrisd, Sibiu, 1970; Cartea veche romdneascd,
tn colectille BUT, Bucurestl, 1972; Me Corfus, Insemndri de demult, Iasi, 1975; M. Moraru,
C. Velculescu, Bibliografía cdrfilor populare laice (continued ; Bibl. c.p.), scientific coordina-
tion introductory study by I. C. Chitimia, Bucuresti, 1976, 1978; Florian Dudas, Carie
yak romelneascd In Bihor, Omdea, 1977; Octavian Schiau, C6rturari si cdrfi In spafiul romd-
nesc medieval, Cluj, 1978. The list is far from complete. The particular importance of these
remarks for the correct reconstruction of rural mentality has been underlined by Al. Dutn,
op. cit., p. 199-203.

24 0. Rirlea, op. cit., p. 63, 423; idem, L'influence des liores populaires sur les conies
fantastigues, in Berichte im Auftrag der Internationalen Arbeitsgemeinschaft fiir Forschung sum
romanischen Volksbuch, hgg. Felix Karlinger, Seekirchen, 1975, p. 36-38.

15 Dimitrie Cantemir, Divanul, edition and introductory study by Virgil CAndea,
Bucuresti, 1969, p. LXX XV XCI; Virgil CAndea, La diffusion de l'oeuvre de Dimitrie Cantemir
en Europe du Sud-Est d au Proche Orient, RESEE, 1972, No. 3.

www.dacoromanica.ro



" Virgil Cindea, Raliunea dominara, Cluj-Napoca, 1972, p. 62 ff (see also RESEE. 1968
No. 2); Gabriel Cocora, Ttpar gi edrturari, Bucuresti, 1977, p. 143-179.

17 There was not always an uninterrupted idyllic collaboration between different social
strata ; dissension and clashes have always occurred and each strata of society persisted in
the corviction of Its own superiority. But all these events did not destroy the unity which
was maintainedperhaps Imder the pressure of some constantly inhnical external factors, to
which all social classes had to offer resistance. For more details see: Florin Constantiniu,
Reledit agrare din Tara Romilneascd In secolul XVII, Bucuresti, 1972; Strudure soctale et dive-
loppement culturel des vines sud-est européennes et adriatiques aux XV Ile XVIII' siècles. Colloque
interdisciplinaires, Venezia, 1971, Bucharest, 1975 etc. Although depicting the situation exist-
ing at the end of the 19th and in the 20th century, one also finds some reference to the
latent conflictual conditions of earlier times in Sabina Cornelia Stroescu, La typologic biblio-
graphique des panes roumatnes, vol. I, II, Bucuresti, 1968, 1969.

18 Relation between the autochthons with deep historical roots in the remote
past and the pattern later known as Byzantine, is defined by Mircea Eliade in De la Zalmoxis
la Ghengiskhan ..., Rom. ed. p. 81-86.

18 Gabriel Strempel, Copidi de manuscrise ronalnesit pind la 1800, Bucuresti, 1959;
Virgil Cilndea, Les intellectuels du Sud-Est européen au XVII° siècle, RESEE, 1970, No. 2 and
4 (Romanian version in vol. Ratiunea domtnanid).

20 It would be interesting to find out at what date our miscellanea began to acquire
these characteristics and what aspect acquired the Western or South-Eastern manuscripts at
.different stages of the cultural evolution.

Mircea Eliade, Les llores populaires dans la Ittigrature roumaine, "Zahnoxis", II,
1939, p. 63-78; continuing I3.P. Hasdeu's line of thought I. C. Cbitimia brings a special argu-
mentation in favour of this affirmation, in his works about the popular books.
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The contribution of rural elements to the formation of Romanian
intellectuals is directly discernable : many were even coming from villages,
such as Stephen the metropolitan of Ungro-Vlahia whose stubborness
and resistance to external pressure won him Daniel Panonnia,n's praise
and Matei Basarab's anger or such as Mitrofan, the bishop of Buz/u,
an initiator of Modern.- Greek printing in this country, but also a constant
supporter of the Romania,n language in every field of activity.

The rural mentality influences the "urban" environment as well as
the formation of great boyar scholars.

The rural culture was not at variance with either the clerical or the
nobiliary culture» Miron Costin, Dirnitrie Canternir or Constantin Can-
tacuzino, -writing at the time when they had reached the highest positions
in society, render homage to it including it among the main testimonies

.of our continuity and Latinity.19
To the ordinary copyists and intellectuals,19, even the modality

of drawing up the miscellanea reveals the pressure of an oral mentality.
They mostly kept the fragments that interested them more rather than
questioning who the author was or what the basic text was.2° The very act
of drawing up a manuscript had to meet the requirements for an intensive
("and not only to read, but also to understand and follow the fact"
Bibl. c.p., p. 139) and eventualy also collective reading ("intr-a cui
ming va intra aceasa carte 85; o iubia(s)c i sei o ceteasca' intre oameni
cine te va pohti ea s5, i'o dai sà," izvodeascrt, cu toatà, mima, frate o
dai ..." Bibl. c.p., p. 243-244).

From among the well-known written works, the readers selected
mostly those which corresponded to the thenies and subjects of oral
circulation.2' Let us examine an example among many others. Through
the collection of Ioanikie Galeatovski, Njebo novoje, translated at the end
of the 17th century (and translated again a century later), the Romanians
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learnt of the story of Genevieve, so widely spread in western Europe 22:
but this fragment is only contained in the pages of a very small number
of copies of the work of Petru Movila's disciple.

From a selection of a similar aim and mentality, Amartalon Sotiria
by Agapie Landos (also translated at the end of the 17th century), the tale
of a related theme, of "a girl with severed hands", has an impressive num-
ber of copies not only as part of the whole compilation, but also indepen-
dently, along with other "istorii", "cuvinte", "pove3ti", gathered here
and there.23 In the nrind of copyists the tale of the "girl with severed hands"
was still alive, collected (of cOurse in modern time) in numerous versions
found among the Romanians, north and south of the Danube.24 The cir-
culation of the tale was dated as being previous to that of Landos' collec-
tion because, among other reasons, such versions included episodes which
did not appear in Amartalon Sotiria, but were detected in narratives pre-
sent in western Europe. The Romanian folklore comprised also other nar-
ratives about the "unjustly castigated wom.an" (or justly castigated,
after violating reg,ulations) by having her hands cut off, by losing her
sight or speech healed thereafter through a miraculous intervention.25

Similarly with the Catalonians and the Portuguese, the tale of
Genevieve was preserved up to the 19th century within a narrow circle
of readers, while the story of the "girl with severed hands" had been widely
spread. After the translation, the copies were multiplied in Moldavia,
Transylvania, Dobrudja (at Cocos monastery, near the old cultural centre
of Niculitel), in Wallachia and mostly in Oltenia, specially in its northern.
region.26 It was in Oltenia, too, at Rirnnic, that the "miracle of the girl
with severed hands" was printed in 1820, as part of a -wider collection, and
resumed many times later on. 27 Near Minnie, at Jghiabul hermitage --
hidden among forests Ilie of Teiu$, the church painter, was not only a

22 Felix Karlinger, Irmgard Lackner, Romanischc Volksbilcher, Darmstadt, 1978, p.
158-223. See also Enzyklopdlie des Mtirchens, vol. I, II, New-York Berlin, 1977, 1979.

23 Some of these apparently independent records from the 18th century of certain
legends and parables are in fact fragmentary-selective copies after the Prologue (see RESEE,
1981, No. 2). But, if from the mass of narrative material, offered by the compilation li-
brary, only certain extracts have been kept, this very choice is telling, since one can no
longer doubt the contact with other writings. We are emphasizing that terms like "istorie",
"cuvInt", "poveste" had another meaning than the present one, referring to a species of
old Romanian literature, with no written, precise definition in that epoch, but with a very
clear, practical idea about their specificity.

24 C. Biirbulescu, Analiza basmului romfinesc "Pala cu mlinfle látale", "Revista de etno-
grafie l folclor", XI, 1966, No. 1, p. 27-40; Rodica Sulu, Genoveva in Die/. 111. rom.; see
also the bibliography of N. Cartojan, Cärlile populare, vol. II, 1938.

24 O. Birlea, Mica enciclopedie, p. 239-241.
24 In the same region, the oral tradition has preserved to this century, genuine narrative

cycles about historical persona/ities, with a clearly defined cultural importance such as Nicodim
of Tismana or Grigore Decap litul of Bistrita. The figures of Variaam and Ioasaf, relat-
ed to the well-known popular book, have been largely echoed in figurative art, as well as the
accounts and representations centered on the motif: "Izvorul cu apA vie" (Leopold Kretzen-
bacher, 'Lebensspendender Quell'. Blindenheilung und Pro phelie der Kalserwarde. Zum heu-
ligen `Legendenrzahlen' der Neugriechen, der Sadslaven und der Rumanen zwischen Bildgegen-
wart und Volksbuch, "Fabula", XVI, Berlin, New-York, 1975, p. 209-226.

" Radu Creteanu, Zugraaii din Teirg, "Magazin istoric", 1970, No. 12, p. 14-19;
1971, No. 9, p. 97; idem, L'Influence des Rives populaires sur les beaux-arts en Valachie au
XVIIIe el XIXe siecles, "Synthesis", III, 1976.
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28 Lacking an iconographic repertory of the monuments of this country, of those
south of the Danube or of Athos (not to mention other possible sources of inspiration situat-
ed farther), any statement concerning the Innovations of a local painter can be but relative.

22 C. Chitimia, Probleme de bout p. 427.
32 Bibl. c.p., p. 197-210.
al Mircea Anghelescu, Literatura romand si Orientul, Bucuresti, 1975, p. 24-26.
32 Dosoftei, Opere, vol. I, V ersurt, critical edition by N.A. 1,1rsu; introductory study

by Al. Andriescu, Bucuresti, 1978.
Istoria literaturii romdne (A Treatise), vol. I, I3ucuresti, 1964, p. 257, 306, 548.

84 O. Birlea, op. cit., p. 78-82.
28 The examination of the scientific editions published in this country arouses the res-

pect and admiration for the thoroughgoing work they comprise, without which it is not
-possible to reconstitute the mentality of the copyists. Liviu Onu in his book Critica tez-
Maid ct editarea literaturii romdne peche, Bucuresti, 1973, discusse-s, in the 400 pages, with
the confidence of the specialist, the problems aroused by the editing of Grigore Ureche's
chronIcle and of one of Miron Costin's works, De neamil molloventior.
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cholar, but also a skilled artisan acquainted with the entire oral culture;
he le-mimed up in five scenes the miraculous story of Maria, the daughter
of the king of France, married to a "dux". The introduction of this
.event within a, well-established cycle beside the earlier representation
-of the "izvorul cu ap.a" vie" (the life-giving source) seems to be one
of the innovations of the Oltenian painter. 28

One can see that the Romanian translators preferred to express
themselves in prose even when the original writings were in verse form.29
The early Romanian versions of Erotocritos by Vincentzo Comoros (un-
like the Greek processings and the late translation of Anton Pann after
Dionisie Fotino) are in prose form (indicating the speakers, including
the natrator) with the exception of certain versified fragments-39 One can
remark some rhymed and rhythmic passages in many 17th and 18th
centuries writings. Thus, keveral extracts found in Dimitrie Cantemir's
Hieroglyphic Ilistbry, suggest a direct ea,stern source.3' Dosoftei inserts
in his Prologues the veises which continue (if not in point of the lexic,
at least of the method) an early Greek tradition, 32 also manifest in some
Romanian versions of the Trioclyon and the Penticostar.33

A glance at those collections of the Romanian epic in which the ar-
chaic forms of the narrative are still mirrored, will convince us that the
insertion of verse (characterized by rhythm or by rhyme only) and of the
dialogue staging in a fluent prose exposition, was one of the most
fiequent devices.34 This device probably used in a wide geographical area,
had penetrated into the written cultures, that weie not strictly delimited
from the oral speech. The Romanian translators had accepted it as their
own method of exposition, on the strength of one of these customs rooted
in folk culture.

The editing of the R,omanian chronicles (writings which require a
rigorous scientific knowledge) by the classical -working procedure raises
difficulties well known by specialists-35

If, confronted with these texts, one confines oneself only to classify-
ing the variants, the impression is of chaos, which, eventually, one is
inclined to ascribe to the loss of some manuscripts considered essential
links in the chain of copies. Tf, however, we refer to the mentality of copy-
ists we understand that their activity was not governed by the principle

www.dacoromanica.ro



642 UN DEBAT : LES ItIENTALITES COLLECTIVES 12.

of the exact duplication of the copy-source, but that they resorted to the-
method of the oral tansmission of the folklore. In confronting the pages
of two chronicles (or of popular books) we come to believe that the copyist
was not transcribing word by word the paragraph he was going through ;.
he was either reading a fragment and then putting it in -writing or repro-
ducing from memory an entire story. The contact with the latter was
tluough previous individual readings or through participation in a
group of listeners in those collective readings, and we have early evi-
dence of such events taking place in monasteries and later evidence (but
which refers to an old custom) of them in the rural environment. The li-
berty a copyist took with a text varied according to :

the nature of the text
the period of time when the copying was done in relation to the

cultural and social history
0) the personality of the copyist
This liberty may range from the simplest level, the introduction of

pronounciation peculiarities (nobody seems to have had scruples about
the original text), to changes of the paradigm of verbs or nouns, to repla-
cements in the lexicography or in the topic, to the introduction of new
passages of different size. The specific of the additions or abbreviations was
due to a certain predominant tendency of the culture at that time and
less so to the amount of information and initiative of the scribe. The inter-
ventions do not influence the writings included in the category of folk
books alone and even when they do, they are not uniform. It seems that
Esopia and Arehirie and Anadan underwent many alterations at the level
of the epic units, regarding their number and order as well as their matter.-
The scribe's intervention was facilitated by the open structure of these
writings.36 Regarding Alexandria, it seems that there were only two
main Romanian versions and the episodes added in this country are very
few.37 But the variations are so great from the substance of an episode to
its phonetic load, that one cannot invoke only the absence of certain copies
which had been used as intermediary. It was a retelling within the limits
of the same epic units, a retelling which sometimes suggested the false
idea, that we are in the face of another translation. 88 In another popular
book, Varlaam and loa,saf, one can hardly tell any interventions beyond
the lexical level (The gaps were mostly involuntary). The different variants,
copied at the end of the 18th century in Moldavia, and that included in
the Neamtu edition (19 November), 1811 as well as the translations of

86 I. C. Chitimia, op. cll., p. 351-429; Mihni Moraru, Cdrfile populare. Incercare de
definire structuralà, post-preface to N. Cartojan's Ctirlile populare ..., ed. II, Bucure;Iti, 1974;
C. Ciuchindel, Poveslea lui Archirie filoso ful Bucurajti, 1976.

37 A synthetic presentation of the problems posed by the research of Alexandria in
Enzyklopadie des Marchens, vol. I (articles signed by Helmut van Thiel, David J. A. Ross,
Ines KOhler and Rudolf Schenda).

38 Following closely the forms given to one and the same fragment in different copies
we understand that the dissimilarities between them are not due to the number of interme-
diary specimens whie,h separate them, but to the habit of copyists to reproduce, in their OWIN
way, one and the same narrative material.
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Vlad Botulescu and Samuel Mien came from another source and full-
filled another function.39

The modality of the interaction of the copyists with the writings
called today "popular books", suggests that they were not perceptible
as parts of a unitary category. Between the manner of reproducing the
pages of Arehirie and Anadan or of V arlaam and Ioasaf there is a diffe-
rence imposed rather by their content than by the time and place of the
execution of copies or by the copyists' tastes.

The alterations are not limited, as we said before, to the "popular"
texts ; they also appear in historiography, in a representative way, by
their frequency and extension.

The interventions of Simion Dasalul in Grigore 1:Treche's chronicle
roused the indignation of the immediate follower, Miron Costin, and of
others who came after him 40 These interventions and confusions provoked
by the attribution of paternity have arrested the attention of observant
readers, since they could be used by ill-intended people against the Ro-
manians, and they were operating against a writer. They represented,
however, only a reflection of a generally spread custom considered normal
when examining a text without a certain authorship, formed by successive
additions, as for instance the Letopiseful Cantaeuzinese (the Cantacuzino
Chronicle).41 From phonetics to the epic units, the number of versions
reaches a baffling quantity, the interventions being more frequent than in
the Alexandria text, possibly to be compared with those operated on the
tale of Arehirie and Anadan. Even when the scribe resorted to the self-
same source of additions (Heltai, Mathew of Myra, Stavrinos, Gheorghe
Brancovici, Radu Greceanu), he did not reproduce mostly the frag-
ment taken from a forerunner ; he paid attention to a certain source, now
cutting off a passage, now adding another. The lack of a tmique signifi-
cant author that might have put his unmistakable mark upon the narrative,
made the scribes sometimes alter even the very structure of the chronicle
and impose, as self evident, the condition of anonymity. The additions,
eliminations and inversions in the order of fragments are only apparently
chaotic. They actually derive from certain trends which mark the cultu-
ral profile of the chronological stage that have passed. Even in diverse
folk genres (tale, legend, ballad), the formation of versions is bowld by
certain rules which restrict the fields of intervention, only apparently
unlimited.

Letopisetul Cankteuzinese is a limit case, but not an exception. Inter-
ventions of various extension and at different leKels appear in the text
of all chronicles, from the annals in Stephen the Great's time up to the

" To the titles cited in Bal. c.p., we must add: Felix Karlinger, Einfiihrung in die
romazdsche Volksliteratur, Miinchen, 1969; Dan Horia Mazilu, Udrtste Ndsturel, Bucuresti,
1974; Enzykloptidie des Mdrchens, article by Irmgard Lackner; Felix Karlinger, Irmgard
Lackner, Romantsche Volksbficher. p. 23-97.

" We mention also Dumitru Velciu's monograph Grigore Creche, Bucuretiti, 1979.
" Istoria Tdrti Romdnesti. 1290-1690. Letopiseful Cantacuzinesc, critical edition by

C. Grecescu and Dan Simonescu, Bucureqti, 1960; Rodica *uiu, Letopiseful carztacuttnesc
Dicf. rom. (general presentation and bibliography).
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outstanding authors of the humanist generation.42 This process reaches
its peak in 18th century historiography, in the chronicles of the boyars,.
in the chronicles written at the req-uest of the Phanariot rulers or in the
attempts to write parallel histories of the Romanian lands. The copyists,
compilers or anonymous chroniclers of that time, freely manifested their
habits derived from oral culture, unhindered by the old rigors of the
"chronicle" species, which was then beginning to branch out into hibtoricat
literature and the history book.

To this type of culture also belonged those who through Greek inter-
mediaries or directly from French were beginning to translate in mid-
18th century specific *Western writings. During this process of reception,
the Romanian translators, copyists and readers applied to works such as
Les Aventures de Téléntaque by Fénelon, the refined an.d erudite writer,
the same existential régime of the popular book."

Other translations of that time had the same fate and even the
"original" writings, particularly verses were gathered in copy-books or
condicute".

The attitude towards the religious works was determined by their
specific traits. Flagiographic works were transmitted in one way, the
versified Psalms of Dosoftei in another (fragments of them became Christ-
mas Carols); the Tetravanghels or otlaer works where, throughout a text
in prose and a rigorous "mise en scène" with strict "stage directions",
versified fragments appear from time to time, were again differently
transmitted.

From the copies of Viafa lui Nifon (Nifon's Life), we understand
that n.either the scribes nor the readers mistook a historiographic narra-
tive for a hagiographic narrative. The -works of Gavril Protos, translated
into Romanian by mid-18th century, have been preserved in nianu-
scripts, either as an independent work, or included into the body of Wal-
lachian Chronicles. The variations which appeared in the text accepted
as "biography", are small (we are referring to the copies of the same trans-
lations an.d not to those originating from different sources)." But as part
of Letopiseful Cantaeuzinese, Viafa lui Nifon is classified among the frag-
ments containing epic units with the most numerous variants. The be-
ginning of the -writing, when Gavril Protul reports the events which are
not related to Wallachia, is eliminated ; there is no fixed point, however,
joining it to the old chronicle, but an entire zone, the copyists stopping at
one or another sentence. Since the passage about the same period, derived
from the Analele Slavone (Slavonic .Annals) was preserved, the interfe-
rences with these or other sources of information are but natural. The
description of Curtea de Arges monastery given many decades later by

42 One of the historiographical writings which has been rarely altered although severa/
times copied. is Istoria Tdrii Romdnesti by Stolnic Constantin Cantacuzino.

Al. Dutu, Coordonate ale culturii románesti In seco/u! XVIII-lea (1700-1.421),
Bucuresti, 1968; Ileana Virtosu, Istoria une cdrji: "intImpldrile lui Telemac" de Fenelon

circulajia ei pe teritoriul romdnesc In secolul al XVIII-lea, RITL, 1979, No. 3, 365-379.
44 Rodica Sulu, Viaja pairiarhului Nifon in niq, lit. rom. general presentation and

bibliography to which we add Pompillu Teodor, Daud manuscrise copiate pentru biblioteca
lui,Ftefan Cantacuzino, "Anuarul Institutului de istorie din Cluj", 1962, p. 229-232, with
the correction of Dan Zamfirescu, Neagoe Basarab Bucuresti, 1973, p. 361.
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45 At the /evel of scholars, ove has to add an interesting case: the treatise Despre
rajiunea dominantil, was included In the 1688 edition of the Bible, translated into Romanian,
although another apocryphal book from the source of that translation (Frankfort edition,
1597) had been eliminated (Virgil CAndca, Rafiunea dominantd, p. 182). The boldness of the
authors of the Bucharest edition was not unexpected, since the "treatise" of Pseudo-Jose-
phus corresponded to an outlook In which the clear mind has priority over emotion and ima-
gination, an outlook on which the inocifdturile by Neagoe Basarab were based.

45 Al. Dutu, Modele, imagint, privel4ii, p. 44.
47 We find such histories of literature (understanding by literature all that was meant

(o be read) recording Western Europe (where the relation between the popular level and
the other levels evolved differently from ours) by, for instance, Robert Mandrou, De la cul-
ture populaire aux XVII° et XVIlle sUcles. La Bibliothéque bleue de Trojes, Paris, 1964;
Rudolf Schenda, Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populdren Lesestoffe. 1770
1910, Frankfurt/M, 1970 etc. For the Romanian culture: Paul Cornea Originile romantismului
romelneac. Spiritul public, migarea ideilor ;I literatura trdre 1780-1840, Bucuresti, 1972;
Al. Dulu, Sintezd f i originalitate In cultura remand (1654-1818), Bucuresti, 1972; Ovidiu
Papadima, Ipostaze ale iluminismului romdnesc, Bucuresti, 1975.
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copyists who could look at it whenever they chose to, was a direct relation
and not a reproduction of the written tradition.

In selecting the edifying tales from the epic material so diversely
included in the Moscovite editions of the Prologues, a Transylvanian co-
pyist assured that "nu din cuvinte in cuvinte Hint intoarse pre limba
rumaneascA, ci mult scurtate, iarg, nimio addugate" (they are not word for
-word translated into Romanian ; they are much abridged and nothing is
added ) (B.A.R. Romanian Ms., 2507, f. 94). This "nothing added", which
is still often met in the prefaces of Coresi, nveals a certain fear of making
changes through interventions uncontrolled by an a-uthority. Nevertheless,
many additions were made and their significanc,e was difficult to under-
stand 45.

Referring to that time, when the literature in Romanian asserted
itself, one cannot speak only of "the influence of the folklore" on written
culture, but also of the structure of the latter as based on the la,ws of
oral culture. If in the writings of the "internal circle", which set the prin-
ciples, interventions were seldom and with circumspection made, in those
of the external circle, meant to present concrete illustrations 46, the copyists
made their presen.ce felt in different ways.

Unfortunately, the study of manuscripts, as well as the identifica-
tion of copyists stopped by the beginning of the third decade of the 19th
century. Of the years which followed, literary history works have created
an image -which reflects only partially the truth, pinpointing rather
awkwardly only what was considered to bring about a "new" tendency
-with Conachi, Mumuleary Grigore Alexan.drescu and others. But those
writers, besides elements of Western culture whose traces have been
carefully detected , also assimilated other elements from the books they
-were readin.g in the milieus in which they lived and were deeply impli-
cated. Their contemporaries usually read and copied (duplicating even
prilited copies) : Alexandria, Brotocritos, "the tale of the girl with severed
hand'," Fiore di Viral, Varlaam and Ioasaf, chronicles and chronographs,
Sindipa, Archirie and Anadan, not to mention Bertoldo (with his descen-
dants), Till Eulenspiegel and astrological literature 47. All these writings
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perpetuated on different social levels the popular mentality so that the
presence of the folklore in the .writings of the famous authors of the time
was not imposed on them by a new theory.

When, a few decades later, Mihai Eminescu gathered the old manu-
scripts (which Moses Gaster later used in the elaboration of his works),
he had an intuition of the decisive importance of these manuscripts and
through them of the popular mentality in the formation of the modem
Romanian culture.
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MENTALITÉ ET LANGAGE

ELENA TOMA

O. La nature sociale du lamgage, son caractère idéologique, sont
des réalités unanimement reconn.ues. Karl Marx est parmi les premiers A,
les avoir énoncées, lorsqu'il affirme que 4 la langue, c'est la conscience pro-
prement dite, c'est la conscience pratique » (Marx 1958, p. 30). Depuis
lors, ces idées ont fait leur chemin, marquant de leur sceau indélébile l'é-
volution de la science linguistique que rien, ni le positivisme dominant de
la fin du XTX" siècle , repris par les néo-grammairiens, ni le structuralisme
triomphant des années '60 n'ont pu entamer.

1. Ces dernières années, nous assistons A, une réévaluation de la
dimension sociale du langage. De tous les systèmes à méme d'exprimer
les phénomènes de la vie (phénomènes politiques sociaux,

moraux'
cul-

turaux etc.), le plus coraplet (et le plus important) s'avère étre le système
linguistique, par lequel la communication humaine se manifeste pleinement.
Toute langue se présente comme un ensemble de structures et de normes,
principales et secondaires, tributaires A, l'usage social et idéologique du
langage et structurées en fonction d'attitudes idéologiques variées. Le
langage, dans ses dimensions diachronique et synchronique, est l'expres-
sion &Me de certaines idéologies, c'est-Ardire de certaines conceptions
politiques, sociales, philosophiques, morales artistiques etc., valeur
de système, qui commandent un ensemble de normes de comportement,
de valeurs, de mentalités. S'il est vrai qu'une langue ne peut exister en
soi et pour soi, A, Pabri de tout conditionnement idéologique, condition-
nement de mentalité, il n'est pas moins vrai que ce conditionnement joue
un ro5le de premier ordre dans l'ordonnance des éléments constitutifs de
celui-ci. Les modifications du langage et les mentalités se présentent, par
conséquent, comme profondément liées. Les niveaux linguistiques sont
marqués différemment par ce processus de transformation sous Pinfluence
des structures mentales. La syntaxe et le lexique sont les plus atteints.
C'est ainsi que la syntaxe peut recevoir dans sa stru.cture certains modèles
culturaux et linguistiques, lesquels, A, leur tour, entraineront le changenaent
des moules linguistiques. Il est possible de surprendre cette orientation.
culturelle vers d'autres civilisations ce qui indique, par là-milme, une
modifie,ation des mentalités dans révolution de la syntaxe de la lang-ae
roumaine, A, partir du XVI' siècle jusqu'au XIX" siècle : la phrase, aux
structures rudimentaires, A, la syntaxe lourde et

stéréotypée'
d'origine

sla,vone et byzantine des XVI° et XVII' siècles, s'assouplit et s'enrichit
sous la double influence, latine et romane, aux .X.V11Ie et XIX' siècles,
processus qui se poursuit aujourd'hui encore.

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., XV 111,4, P. 647-664, BUCAREST .9980

www.dacoromanica.ro



648 IAN DÉBAT : LES 1111EINTA1MTES COLUDCTIVIES 2

Bien plus que la syntaxe, c'est le vocabulaire qui est le témoin des
changements que subissent les mentalités. On pourrait avancer que rien
de ce qui est mouvement dans Pidéologie, dans les mentalités, ne demeure
sans écho dans le domaine du lexique. L'acquisition de concepts nouveaux,
par 0,, de mots nouveaux, indique des influences culturelles et des modèles
de civilisation très divers. Pour le rouniain, de tels modèles sont donnés,
aux XVIIP et XIX° siècles, par les structures latines et romanGs, tandis
que ces dernières décennies, c'est le modèle anglo-saxon qui se voit assurer
la prééminence, dans le contexte d'une internationalisation du lexique, axé
surtout sur les clécouvertes scientifiques et techniques. II est également
intéressant d'étudier la fréquence d'emploi de certains concepts et mots,
pow telle époque, pour telle société, pour tel groupe, pour tel individu.
Par là, le lexique devient une modalité de premier ordre pour l'étude des
structures mentales, collectives ou individuelles. Les concepts et les mots
qui les désignent se constituent ainsi dans un ensemble d'outils et de mé-
canismes mentaux que Pon désigne par le terme de t outillage mental ».

2. Précisons qu'en Roumanie aussi, on note, ces derniers temps,
un int:rét soutenu pour ce genre d'étude qui ouvre de larges perspectives
aux chercheurs de tous les pays, par son caractère pluridisciplinaire.
C'est ainsi que linguistes, historiens, critiques littéraires et historiens de
la littérature, sociologues, folkloristes collaborent activemeut, se parta-
geant les résultats de leur investigation pour donner des faits une vision
unitaire et intégrante.

L'Institut d'études sud-est européennes a le grand mérite d'avoir
ouvert la voie à ce genre de recherches, centrées sur une civilisation net-
tement in.dividualisée, le Sud-Est européen. La méthodologie et les résul-
tats des recherches européennes faites dans ce domaine sont enrichis par
les conclusions des études déjà amorcées en Roumanie A, partir de la méme
approche, une attention toute particulière étant accord& au renouvelle-
ment que Phistoire des mentalités peut apporter aux sciences humain.es
(Dutu 1980).

Les travaux d'Alexandru Niculescu, quant à eux, s'efforcent de
replacer les faits de langue dans l'ensemble des rapports langue-société-
culture. C'est ainsi qu'est mis en place le concept de langue de la culture
roumaine et que la romanité du roumain est appréhendée par les con-
cepts de romanité de langue et de romanité de culture. La naissance et
l'évolution du roumain en tant que langue de culture se produisent dans
un conditionnement socio-linguistique bien Mini, où l'on reconnalt un
ensemble de relations culturelles et linguistiques dont le fait mental est
un des composants : culture familière vs culture écrite, culture rurale vs cul-
ture citadine, culture populaire vs culture d'ilite etc. (Niculescu 1974,
1975, 1978).

Il n'est pas dén.ué d'intérét de noter aussi l'apport des chercheurs
de la République Démocratique Allemande, pour lesquels les faits litté-
raires et linguistiques roumains des XVIII' et XIX' siècles ont été abordés
dans une perspective socio-culturelle. Retenons le nom du professeur
Werner Bahner de Berlin dont les travaux (Bahner 1967, 1971) permettent
de parler d'ores et déjh d'une tradition dans cette voie d'approche que
continuent ses disciples et élèves avec d'heureux résultats. Plus récenunent
encore, le professeur Klaus Bochmann de Leipzig a orienté ses recherches
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vers le vocabulaire social et politique romnain des xvnr et xixe siè-
cles, ce qui lui a permis de donner un ouvrage fondamental et unique,
tant par les méthodes utilisées que par les résultats auxquels il a abouti
(Bochmann 1979).

La mème approche socio-culturelle des faits linguistiques marque
la collaboration scientifique des Universités de Leipzig et de Bucarest,
collaboration qui a débuté en 1975, à laquelle est venu se joindre l'Institut
d'études sud-est européermes Cet esprit de collaboration à caractère multi-
disciplinaire, présent dans les colloques bilatéraux annuels, s'est maté-
rialisé d'ores et déjA dans un volume d'études. L'objectif à atteindre
demeure un Dictionnaire roumain des concepts sociaux, politiques et cult2c-
rqs des XVIII° et XIX6 sacks.

3. Selon nous, un tel dictionnaire peut rendre, compte des change-
ments les plus subtils qui ont lieu dans le domaine idéologique comme
dans celui des rnentalités, pour une période donnée. Pour la culture roumain.e
moderne, une telle période est représentée par les XVIII et XIX'
siècles. Les concepts et Pensemble des mots group& amtour de ces con-
cepts (termes de spécialité, termes pris à la langue eommune ou bien em-
plois métaphoriques de certaius termes) refont SOUS nos yeux le jeux des
mécanismes mentaux. Réflexion mais aussi action ces concepts et leur
sphère lexicale reconstruisent le l 'long cheminement des idées le va-et-vient
de la pensée que surprend l'expression linguistique. d'est d.ans ce
sens que retiendra notre attention le chemin parcouru, dan.s la langue
roumaine, par un concept politique de base : NATIE NATIUNE
nation (Toma 1980).

Dès l'abord, notons la distribution géooTaphique et la déternaina-
tion temporelle des variantes phondtiques, telles que n.ous pouvons les
surprendre dans les documents écrits. Ainsi, la forme NATIE pparait
en 1796, en Valachie, dans la traduction roumaine manuscrite de l'ceuvre
de Florian, Numa Pampilius, par loan. Cantacuzino. La présence de ce
terme semble 'are le fruit du hasard un hapax legomenon d'a.près
sa fréquence extrèmement faible dans les (Suits de l'époque, pour la même
zone géographique.

En échange, une deuxième variante, de nature étymologique,
NATION, est fréquente en Transylvanie après 1770 (en 1799, chez Paul
Iorgovici, Observagi de limb& rundineascd,, cf. DLR, s.v., mais (MA. en.
1773, dans les écrits imprim.és socio-politiques, scientifiques ou littéraires,
comme nous avon.s pu le constater. Cf. RAdutiu.-Gyémánt 1975). En.
Valachie, ce terne apparait en 1825, sa fréquence augmentant après
1829, par sa diffusion dans les journaux de l'époque, et surtout, dans
le Curierul romdnesc. La Moklavie atteste la présence de ce terme en 1822,
dans l'ceuvre de IonicA Tilutul, et en constate la fréquence, sept ans plus
tard, en 1829, dans la presse du temps.

Ces quelques données concernant NATIE nous permettent de
conclure doublement d'un còté, il s'agit d'une diffusion et d'une circula-
tion inter-zonale et de l'autre, d'une chronolocrie variable. Par conséquent,
et nous étayons notre argumentation sur la fréquenee d'emploi du terme
et son conditionnement idéo/ogique KATIE apparait en Transylvanie

la fin du XVIII' siècle, s'impose dans une ambiance d'effervescence
nationale et politique, lorsque prend naissance et se contoure Pickle de

www.dacoromanica.ro



650 U DtB1AT : LOS MIEVPDAISISS COLTIOCTIVIES 4

R conscience nationale ». Le terme passe ensuite en lifoldavie, presque
au milme moment, et en Valachie tout particulièrement, car cette region
de la Rouma,nie se présentait comme le fidèle disciple des idées avancées,
défendues par la Transylvanie. L'année révolutionnaire 1821 imprime un
renouveau à « l'idée nationale » dans les deux Principautés Roumaines,
conduit l'Ame roumaine A, la découverie de sa propre identité, à travers un
conditionnement social et politique nouveau. (« intimplArilor de la 1821
sintem datori en once prop4ire ce am fAcut de atunce, cAci ele ne-au
desgteptat duhul national ce era adorna cu totul »; M. KogAlniceanu,
(Juvint pentru deschiderea cursului de istorie nafionald in Academia Mihdi-
leand, 1843). Cette evolution socio-linguistique est I la fois un circuit
inter-zonal des concepts et des termes et un circuit idéologique, un circuit
des idées, de la spiritualité nationale unificatrice. On y rencontre une con-
tinuité des formes, fondée sur une continuité des idées, dans notre cas,
de la mentalité, nationale et politique. Les variantes etymologiques
(nalie-nalion-naliune ) expriment également une selection » des agents
et des sources de culture : latine et allemande, en Transylvanie (nape-
nafion ), latine ou russe, dans les Principautés (nalie ) et, vers la moitie du
XIXe siècle, franc,aise et italienne (nafiune). Dans leur evolution ulté-
rieure, certaines formes disparaitront (nation ), tandis que d'autres mar-
queront, jusqu'A nos jours, un specialisation sémantique : nalie «peuple
nafiune « eatégorie politique », dans le Bens moderne.

E est significatif d'examiner aussi comment le contenu semantique
du concept s'est constitué et a évolué. Précisons ainsi que le contenu
sémantique de ce concept est étroitement et directement lié au contenu
idéologique. L'évolution de l'un est fonction de revolution de l'autre. L'a-
nalyse entreprise nous permet d'affirmer qu'il n'a pas existé depuis le
début, dans les textes du XVIII° siècle et durant les premières décennies
du XIX° siècle, de definition semantique et idéologique claire, de con-
tenu exact et bien precise, qui puisse inclure tons les elements qui forment
la substance du concept. Dans les plus anciennes attestations présentes da,ns
les manuscrits roumains, nafie marque l'acception de « corrununauté
ethnique », « nation », Teuple », (cf. craiul natii sale, I. Cantacuzino, apud
DLR, s.v.). Neam, norod, popo?, termes synonymes de la langue commune
se substituent au néologisme nalie, même de nos jours d.'ailleurs. Le con-
tenu sémantique moderne va se delimiter progressivement, par des accu-
mulations idéologiques, au fur et A, mesure que la conscience de l'unité
ethnique devient la conscience de l'unité culturelle et politique. La pre-
cision semantique et idéologique du concept ne se realise pas en roumain
avant 1830. Ion Heliade RAduleseu a certainement le sentiment de cette
réalité lorsqu'il affirme In harta Europei sintem socotipi de un norod,
iarg, nu de o nafie, pentru cà n-am avut mai nimic din cite se alcAtuie5te ea *
(Bochrnann 1979, p. 90).

Quels sont ces elements qui «constituent * la nation Il est possible
de les surprendre dans les écrits du siècle passé : l'appartenance A un même
groupe ethnique, d'oh, communauté nationale et communauté d'aspi-
rations ; la spécificité nationale, que donnent une méme origine ethnique et
une mème langue (la redécouverte de l'origine t noble » de la langue, ainsi
que l'enrichissement de la langue sont impliqués au plus haut degre dans
l'idée de nation ») ; l'unité territoriale, melme si exprimée d'une manière

www.dacoromanica.ro



1-0.2503 21

15 U1N DEBAT : LES MEINTPALTTES COLLECTIVES 651

dissimulée, pour des raisons politiques, comme c'est le cas de la Transyl-
vanie (cf. Stanescu 1968) ; ridentité nationale par l'histoire ; folklore, les
coutumes, les sentiments, les mentalités communes.

Nombre d'aspects pourraient étre pris en considération, à propos de
l'analyse de ce concept, in extenso, à propos d'un type d'analyse qui n'est
plus exclusivement linguistique. C'est dans ce sons que nous soulignons,
pour le moment, Putilité et la nécessité de parcourir attentivement les
&Atli roumains des différentes périodes. Nous insistons aussi sur l'impor-
tance du contexte, sur la nécessité de choisir des contextes variés et perti-
nents. Le contexte permet souvent de surprendre des oppositions idéolo-
gigues, des valeurs mentales significatives.

Dans les textes socio-politiques de Transylvanie (fin du XVIII°
siècle début du XIX e siècle), il existe ainsi des distinctions contextuelles
nettes entre natie et neam, qui marquent des dissociations idéologiques

identes. Natie = « nation qui réclame ses droits historiques a l'égalité
avec les autres natii de Transylvanie (en vertu de Pancienneté de Pori-
gine de la langue, de la représentation numérique majoritaire), qui aspire
a devenir une réalité politique dénonunée natie. "Hearn = « nation dépos-
.sédée de ses droits légitimes, considérée seulement comrae tolérée («pH-
mita », « ingaduita « suferita ») en Transylvanie" (« Din cele mai in sus
luminat sà arata cum ca in.Ardeal numai trei nafii sint Ian.' sine unite ...
iar5, cum di neamul rumanesc nu s'A tine de numarul lor este lucru chiar
adev5rat » (Radutiu-GyémAnt 1975, p. 98); ou « fiind Neamul acksta
§i de catra unguri si de CAtl% SaF,4i irapreuna cu partea bisariceasca asuprit,
atuncea episcopal acestui Nation cu clerul sau, neavind unde-si pima capul
spre ajutoriu scoaterea clerului su din jugul pe ei pus, au alergat la
Prea Inaltul Tron Imparatesc la Viena (Beciu) » (Prodan 1970,
pp. 46-47).

Une telle analyasepermet de dénombrer les contextes qui circonscrivent
le terme neam, comme : « cererile a tot neamul rum4nesc din .Ardeal »;

striacioase legi neamului rumanesc ; 4 neamul acesta sit se puie indarat
la statufurile ssi direptáÇile » (Radutiu-Gyémant 1975); ou « andirita a
Neamului rumetnesc din Marcie Principat al Ardealului stare »; « fiind
Neamul acesta asuprit ; « jeluirea Neamului romdnesc ; « a ingreoia
mai cu sama tot pe Neamul romtinesc ; « cererea Neamului romdnesc ;

slairea, i nenorocirea acestui Neam credincios imparatiei »; « din Neamul
ruma'nesc ant plinsorile cele mai multe ; « ca de dare partea cea mai mare

ltícuitorilcrr ?i mai asupritit »; « veitamarea dreptului Neamului rumtl-
nesc »; rImlind Neamul rumanesc nesocotit in samd ; « starea Neamu-
lui romanesc din Ardeal vrednicii de plins etc. (Prodan 1970). C'est ainsi
-qu'on met en évidence des connotations stylistiques [+Opprimé], [-ED&
pourvu de droits], [+Exigence de l'égalité] avec une charge idéologique
intensément fonctionnelle, dans les conditions des Lumières transylvaines.

Nous surprenons aussi, dans l'évolution du concept, la nécessité de
runité nationale, de l'unité territoriale et de l'unité politique. Des contextes
du type : natie romdnescel, natie intreagif, natie romtlneascii intreaga
(Bochmann 1979, pp. 171, 172) utilisent amplement l'idée d'unité natio-
male des Roumains.

La dynamique du parachèvement gmantique et idéologique du
.concept est mieux comprise si on se rapporte aux contextes dans lesquels
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apparait le terme-concept de nagonalitate (impliqué dans riciée de "nation'',
exprime également les valeurs t d'existence nationale » et de « carac-

tère national ») : a cere I a crea (a constitua ) I a garanta (a recunoafte) 1 a,
apara (a piistra ) 1 a contesta (a refuza ) 1 a degrada (a wide ) nationali-
tatea ; une fonction semblable out, parfois, certains termes méta,phoriques,
fortement chargés affectivement : a atinge (a ) nationalitatea ; a
peicalui impotriva nationalitfitii (Bochmann 1979, pp. 173-174).

nagonalitatea sont des réalités politiques que le peuple roumain a
acquis par la voie dure des sacrifices : c'est pourquoi, les défendre est plus.
que nécessaire, méme s'il faut renouveler les sacrifices.

Refaire l'histoire du concept roumain rage (nagune ) signifie, en
fait, refaire l'histoire de « l'idée nationale » dans les pays roumains, dans.
le contexte européen dU XVIII* siècle, souligner la spécificité du processus,
en terre roumaine : la relation établie entre les Lumières européennes et
la conscience nationale (v. Candea 1970; R.E.S.E.E., 4, 1979), la &ter-
mination de son contenu t l'époque de la révolution bourgeoise et démo-
cratique, de l'affirmation de la nation bourgeoise moderne. L'année 1848
est décisive pour l'éclaircissement du concept, pour son évolution vers le
Bens moderne, celui de catégorie politique. Les années 1859 et 1877 vont
parfaire le concept.

Par ailleurs, l'exemple choisi illustre la double perspective de l'ana-
lyse entreprise : l'approche idéologique (l'évolution des iciées)unie à l'ap-
proche linguistique (l'évolution des formes et des Bens). En nous mainte-
nant dans les limites du concept étUdié, nous sommes h mérne de souligner
l'affirmation selon laquelle tlimba i nationalitatea, RUA de care nu este
viat5, sînt conditiunile existentei politice si nationale ale RomAnilor »-
(Papiu Ilarian, 1943, p. XI).
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Es scheint uns wichtig darauf hinzuweisen, daB von Historikern des Instituts filr
Geschichte und Archdologie in Cluj-Napoca Publikationen in Vorbereitung sind, in denen
unter Einbeziehung lexikologischer Aspekte bemerkenswerte Ergebnisse in der Erforschung
.der rumAnischen AufklArung erbracht werden.

2 A. Neubert, Cberlegungen zum Thema Sprache und Geschichte, in: Lingulsttsche Arbei-
4sberichte, Leipzig, 1974, Nr. 10, S. 80.
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A. RXDuTiu L. GvAzikvx, Supplex Libellus Valaehorum In variantele romanestt de la Schet,
Cluj-Napoca, 1975.

E. STXNEscu, Geneza noliunit de e Románia *. Eoolulta consttinlet de unitate teritoriala in
lumina demuniTilor interne, dans le vol. Un ¡tate st continuttate In istoria popo-
rulut romdn, Bucure§ti, 1968, pp. 237-254.

IoNIcA TXuzuL, Scrtert social-politice, édité par EMIL Vlwrosu, Bucure4t1, 1974.
ELENA TOMA, Termenti unildlit naltonale romdnesti: natie-natlune, communication présentée au

Colloque roumano-est-allemand pour l'étude du lexique socio-politique roumain
(XVIII° XIXe siWes), Leipzig (R.D.A.), février, 1980.

ZUR MENTALITAT EINER GENERATION. UNTERSUCHUNG ZUM
POLITISCH-SOZIALEN WORTSCHATZ DES RUMANISCHEN UM
DIE ZEIT DER VEREINIGUNG DER FORSTENTOMER MOLDAU

UND WALACHEI

JURGEN ERFURT
(Leipzig)

ITntersuchungen und Abhandlungen zum Thema Sprache und
Geschichte bzw. Sprache und Gesellschaft entstanden besonders Mitte bis
Ende der sechziger Jahre, als Bich die linguistische Forschung verstärkt
gesellschaftlichen Phänomenen zuwandte. Es steht f [ir uns auBer Zweifel,
daB bprachwissenschaftlichen Untersuchungen zur Bedeutung spra,ch-
licher Einheiten (Lexeme und lexematische Einheiten in der Lexikologie
und Textkonstituenten in der Textlinguistik) ein groBer Wert nicht nur
Mr die Linguistik selbst, sondern auch fiir die Geschichtswissenschaft
und Soziologie zukommt, da die Sprache einerseits als Medium und Ins-
trument der Geschichte und Gesellschaft verstanden werden muB, ande-
rerseits sie selbst ein historischer Gegenstand mit einer eigenen Geschi-
date, der Sprachgeschichte, ist 2.

Der historische Bezug in Form von Ereignissen und Ideen kann sich
direkt oder indirekt in der sprachlichen Bedeutung niederschlagen.
Besonders evident wird diese Tatsache im Bereich von politisch-sozialen und
politisch-ideologischen Begriffen und Konzepten zu Zeiten von groBen
gesellschaftlichen Veränderungen, wo sozusagen iiber Nacht mit dem
Sturz der alten herrschenden Klasse auch das von ihr geprägte Beg,rif-
fssystem mit den dazugehörigen Bezeichnungen abgelöst und durch neue
Begriffe und Bezeichnungen als Ausdruck einer anderen Ideologie ersetzt
werden kann. Die neuen politisch-sozialen Termini bediirfen, um im gesamt
b

-
uesellschaftlichen Rahmen akzeptiert zu werden, einerseits einer ausrei-
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chenden Transparenz bzw. einer Einbettung in geniigend bekannte"r
d.h. iibernommene und abgesicherte Wortverbindungen"3, u./o. anderer-
seits entsprechender Definitionen, Paraphrasierungen oder Glossen, die
ein relatives Festschreiben der Bedeutung gewährleisten. Die linter-
suchungen zur Sprache groBer gesellschaftlicher Ereignisse seit der Fran-
zösischen Revolution verdeutlichen, daB sale häufig, aus dem Bestreben
heraus, einen radikalen Bruch mit der vormals herrschenden Klasse zu
vollziehen, vollkommen neue Begriffssysteme und diesbeziigliche Bezeich-
nungen eingefiihrt wurden. Darin erschöpft sich aber nicht die sprach-
liche Kreativität, denn es ist durchaus möglich, daB Bezeichnungen unter
anderen politisch-ideologischen Vorzeichen als Neosemantismen zu analy-
sieren sind, d.h., daB sich nun hinter dem gleichen Formativ in Abhän-
gigkeit von der ideologischen Position der Sprecher Fortschritt oder Beak-
tion verbergen können.

Das Thema Sprache und Geschichte regte in der romanischen Sprach-
wissenschaft, schon friihzeitig Linguisten und Nicht-linguisten zu ITher-
legungen an. Bereits 1894 veröffentlichte Paul Lafargue seine Studie zur
71Franziisischen Sprache vor und nach der Revolution"4, die den 17nter-
titel Untersuchung iiber die Wurzeln der modernen Bourgeoisie" trägt.
Die umfangreiche Arbeit von Jean Dubois zur Sprache der Commune 4,
die Arbeit von J.-B. Marcellesi zum Congrès de Tours" wie auch die
Studie von M. Barat 7 zum Wortschatz der Feinde der Commune bestä-
tigen und erweitern die eingangs getroffene Feststellung, als beispielsweise
schon während oder nach den revolutiondren Ereignissen die politischen
MaBnahmen von den Gegnern der Commune verunglimpft und als krimi-
nelle Akte und Motivationen dargestellt wurden. Die von den revolutio-
nären Kräften verwendete Lexik konnotierte im Sprachgebrauch der
Gegner häufig anerkannt negative Bereiche des Lebens, so daB das p oli-
tische Vokabular der Revolutionäre seiner eigentlichen Bedeutung ent-
leert und ihm kriminelle und moralisch negative Werte zugesprochen
wurden 8.

IM vorliegenden Beitrag soil untersucht werden, ob sich ähnliche
Erscheinungen, wie sie beispielsweise im Französischen zu registrieren
sind, auch im Rumanischen nachweisen lassen. Es wird die Hypothese
aufgestellt, daB um die Zeit der Revolution von 1848 und etwa bis zum
Jahr 1852 reichend, ein höherer Grad in der Festschreibung politisch-so-
zialer Schliisselbegriffe und rbereinstimmung im Denken der fiihrenden.
Intellektuellen der Zeit erreicht war, als es fiir die folgenden Jahre, in
unserem Falle um die Zeit der Vereinigung der Fiirstentiimer (im tinter-
suchungszeitraum 1856-1861) zu konstatieren ist. Hierin sei auch die
Erscheinung einbezogen, daB bereits definierte und durch Usus festge§-
chriebene Begriffe aus der Zeit der Revolution vermittels Reduzierung-

8 A. Neubert, Sprache als praktisches Betvufitsein, Leipzig, 1977, S. 13.
P. Lafargue, Die franz6siche Sprache vor und nach der Revolution, in: Vom Ursprung

der Ideen, Dre.sden, 1970.
5 Jean Dubois, Le vOcabulaire politique el social en France de 1869 à 1872, Paris, 1962

J.-B. Marcellesi, Le congras de Tours (elk. 1920). Etude sociolinguistique, Paris 1971
7 Michel Barat, Le vocabulaire des ennemis de la Commune, in! La pensée.,, nr. 56,.

avril 1971, pp. 52-67.
8 ebd., S. 67.
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hierzu P. Cornea, Originile romantismulut romlinese, Bueure,t1, 1972; den.,
Oamentt ineeputului de drum, Bucure*ti, 1974.

10 vgl. P. Cornea, 1974 a.a.0., S. 19 ff.
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oder Erweiterung ihres Inhalts, an Prägnanz verlieren oder als Neoseman-
tismen figurieren.

Die wohl extremste Tomussetzung fiir einen solchen Wandel wäre
die radikale Anderung der gesellschaftlichen Basisstrukturen und der
nachfolgenden Errichtung eines neuen 'Cberbaus. Die sprachliche Dimen-
sion solcher Ereignisse läßt sich zum Beispiel in der Geschichte der sozia-
listischen Linder nachweisen, als mit dem Aufbau einer Gesellschaft auf
marxistischer Grundlage eine Vielzahl neuer politisch-sozialer Begriffe, zum
Teil unter Beibehaltung des Formativs, oder dureh Einföhrung von Neo-
logismen, ihre sprachliche blanifestielung erhielten. Als selbstverstän-
dlich betrachten wir, daB sich, und zwar in bescheidenerem Mae, im
Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung permanent auch sprachliche
Veränderungen im Bereich der Lexik vollziehen (insbes. mit der wissen-
schaftlichtechnischen Entwicklung, der Ausweitung und Vertiefung der
internationalen Kommunikation usw.).

Ein zweiter Fall, partiell resultierend aus dem ersten, ware dadurch
gegeben, da.B innerhalb einer Gesellschaftsformation eine Klasse oder
Gruppe samt ihrer Ideologie erstarkt und wesentlich in das politische
Geschehen eingreift (was auch zur Ablösung der alten Gesellschaftsordnung
führen kann). In gewisser Weise sind ffir die rumänischen Fürstentömer
um die Mitte des 19. Jahrhunderts beide Fälle zutreffend, da wir, freilich
schon um die Einführung des Regulamentul organic" die Ablösung feu-
daler Strukturen erkennen können und nach 1848 verstärkt ein bürger-
liches BewuBtsein auch mit seinen Konsequenzen fiir die sprachliche
Entwicklung antreffen. Die linguistische Ana13-se von sprachlichen
Inhalten bedarf in unserem Falle der Kenntnis der Situation der Sprecher,
die zugleich aber wieder aus einer solchen .Analyse gewonnen werden
kann. Ende der fiinfziger Jahre des 19. Jahrhunderts treffen wir ungeHlr
noch die gleichen Persönlichkeiten an, die die Generation von 1848
umfaBte 9. Die Zeit der Revolution yon 1848 ist ein Moment in der Entwick-
lung des pasoptism", in dem in politischer und soziaIer Hinsicht der
höchste Grad an Homogenität in den Auffassungen seiner Vertreter
erreicht wurdel°. Die Koordinierung der einzelnen Konzepte zu Lösungs-
versuchen der dringendsten politischen und sozialen Probleme wird bis
auf lokal bedingte Besonderheiten in den drei grundlegenden Programmen
der muntenischen, moidauischen und siebenbürgischen Revolutionäre
offensiehtlich. Dennoch aber zeigt sich bei der Betra,chtung der ideologi-
schen Positionen der Achtundvierziger während der Revolution, insbe-
Bonder° aber in den fünfziger Jahren, eher ein Pluransmus, eine Hete-
rogenität, geboren aus der zu geringen theoretischen Fundierung der
.Anschauungen wie Abstraktion von rein persönlichen Interessen, als ein
mehr oder minder allgemein akzeptiertes Konzept iiber die gesellsehaft-
liche Entwicklung. Aus der Heterogenität der ideologischen Positionen
kristallisiert Bich nach dem Pariser KongreB von 1856 zunächst ein binäres
System von Vereinigungsanhängern und gegnern, oder, mit zeitge-
mäBen Bezeichnungen, von unionisti, liberali, progresisti etc. und anti-,
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neunisti (-unionisti), separatisti, conservatori etc. heraus1-1. Auch wenn
ein zeitweiliges rberdecken dieser Widerspriiche das elnstrimmige Votum
far die Vereinigung der Farstentamer im moldauischen und munteni-
schen Divan ad hoc (Okt. 1857) bzw. die Vereinigung der Fiirstentiimer
ermöglichte, so brach in der Folgezeit dieser Ereignisse der ideologische
Kampf zwischen Reaktion und Fortschritt heftiger als zuvor aus und
erzeugte ein weitgefdchertes Spektrum von politischen Gruppierungen und
Parteien. linter linguistischem Aspekt ist bemerkenswert, daB in den
erwdhnten drei Revolutionsprogrammen ein relativ hoher Grad an tber-
einstimmung erreicht wurde, d.h., daB der Inhalt der Bezeichnungen
festgeschrieben und akzeptiert war, wie es die Beispiele emanciparea §.i
improprietärirea cleicarilor, desfiiniarea rangurilor Ord funclie, libertatea
cuvintului ri a tiparalui etc. verdeutlichen. Gleiches gilt u.E. far revolufie
und unirea Muntentiei cu Moldova zumindest sind hinsichtlich des
zuletzt genannten Beispieles keine antiunionistischen Stimmen aus der
Zeit der Revolution bekannt.

Welche Verdnderungen zeichneten sich in den ftinfziger Jahren in
den Reihen der politischen Krdfte ab, welche Zielstellungen wurden ver-
folgt und welche .Anschauungen vertreten? Die Analyse dieser komplexen
Fragestelluug fiihrt zu der SchluBfolgerung, daB sich das Spektrum der
politischen Krdfte nicht in das Schema von Konservativen und Progres-
biven (u.evtl. noch GemdBigten) pressen ldBt, zugleich aber verstdndlich
ist, daB eine solche pauschale Darstellung ftir das Aufzeichnen der Grund-
tendenzen jener Zeit von Nutzen ist. In diesem Zusaramenhang steht die
Frage nach der Entwicklung der Revolutiondre von 1848 in den fiinfziger
Jahren, wobei mehrere Tendenzen erkennbar Bind. Einige der rumäiai-
schen Emigranten engagierten sich im Zentralkomitee der europdischen
Demokratie" an der Seite Mazzinis, Ledru- Rollins, Ruges u.a. far die Wei-
terfahrung der Revolution im europdischen MaBstab (D. Brittianu, C. A.
Rosetti)12, andere, darunter vor allem I. C. Brätianu, 1853 noch Repu-
blikaner und Revolutiondr, prdsentierten sich nur wenige Jahre später
als nionarhisti si ultramoderati"13, wieder andere, darunter der ehema-
lige Redakteur der Junimea romänii." G. Creteanu, deraonstrierten daS
Abschwenken auf legale Wege" und die praktische Politik"14. Ehe-
mals fiihrende Köpfe der Revolution wie Christian Tell und Ion Ghica
(schon damals nicht die Fortschrittlichsten) schlugen konservativen
Kurs ein. Von den schon zeitig in ihre Heimat zurackgekehrten moldau-
ischen Revolutionären vertraten wahncheinlich nur noch V. Millinescu
und A. Panu die revolutiondren Ideale -von 1848. Kogälniceanu, der ein-
stige Fiihrer der moldauischen revolutionären Bewegung, der später den
Typ des modern wirtschaftenden 17nternehmers und GroBgrundbesitzers

11 vgl. hierzu A. D. Xenopol, Istoria parlidelor politice In Romania, vol. 1, partea a
II-a, Bucuresti, 1910; Dan Berindei, Epoca Unirii, Buc. 1979; Apostol Stan, Grupdri f i curente
politice In Romania mire Unire f i Indeperidenld, Bucuresti, 1979

12 vgl. hierzu Manuscriptum", 4/1979 (37), an. 10, S. 155,-158; Giuseppe Mazzini,
Opere, Roma, 1938/1939, vol. 1, S. 507; V. Netea, C. A. Roselii, Bucuresti, 1970, S. 203,
211; K. Boehrilann, Revolulla de la 1848 In Romania # Germania: Intilnirl si raporiuri, in:
Analele UniversitAll Bucuresti, Limba si lit. rom", XXVII, 1978, S. 37-41.

13 P. Cornea, a.a.0., S. 22.
14 ebd., S. 23.

www.dacoromanica.ro



18 A. Stan, a.a.0., S. 40, f.
Conservatorul progresist", nr. 31120.4.1860; zu Heliade im Urtell seiner Zeitge-

nossen und sein historischer Platz: I. Heliade Eddulescu (Biblioteca criticA). Studiu, antologie,
tabel cronologic i bibliografie de Paul Cornea, Bucuresti, 1980.

Auf die Notwendikeit der exakteren Beschreibung von politisch-sozialen Bezeichnun-
gen insbesondere ihrem ideolog,ischen Kontext verwies kiirzlich K. Bochmann in: Lexical
social-politic ft tstoria limbit, Exemplul anulut 1848, LimbA i literaturft", vol. 4/1979, S.
398-404.

18 D. Berindei, a.a.0., S. 10 f; darauf, datl unire" als politische Forderung erstmals
In den Texten des Regulamentul organic erschien, verweist auch C. Bolliac: Unirea ne-a

chiar regulamentul organic", in: Ce cerem nu e nou", din Buciumul", nr. 4, 1857,
Paris, wiedergegeben in Cullegere de mal multi articoll ...", Bucuresti, 1861, S. 80.

18 V. Netea, a.a.0., S. 226.

11 DERAT LES MtEINT.MATES !COLLECTIVES 657

verkörperte15, blieb auf vielen Gebieten eine der aktivsten Persönlich-
keiten, wobei sein gemdBigtes politisches Konzept aus aktuellen Problem-
stellungen resultierte. C. Hurmuzachi und N. 'strati finden wir um die-
Zeit der Vereinigung der Fiirstentiimer ganz im Lager der Konservativen,
und Heliade bewarb sich im Jahre 1860 als Alitarbeiter des konservativen
Conservat orul progresist"16. Schon kurze Zeit nach der Vereinigung trat
zwischen Liberalen (Progressiven) und ihren gemfiBigten und konserva-
tiven Gegnern in den Parlamenten ein Gleichgewicht auf, das das Regi-
eren einer Partei iiber längere Zeit hinweg unmöglich werden lieB.
Solite sich dieses disparate Bild in den ideologischen Anschauungen wie
in den politisch-sozialen Konzepzionen nicht auch im Wortschatz nie-
derschlagen

VVir möchten anhand des lexikalischen Materials für die Begriffe
Vereinigung" und Revolution" zeigen, wie Bich unterschiedliche icleolo-
gische Positionen spachlich manifestieren können.

För das Lexem unire sind im rumänischen Wortschatz der Jahre
1856-1861 folgende Sememe zu ermitteln (wobei wir uns ira folgenden
mit den ersten drei Sememe beschäftigen werden) :

(politische, administrative) Vereinigung beider rumänischer
Förstentiimer ;

Vereinigung Transsylvaniens und Ungarns, d.h. Bestrebungen
I7ngarns, Transsylvanien in eine. ungarische Monarchie einzuverbleiben ;

e) Vereinigung aller Rumänen, die in den Gebieten Transsylvanien,
Banat, Maramures, Bihor uncl Bukowina leben ;

moralisch-politisch : Eintracht", Verstihnung", und gelegent-
lich auch administrativ : Einheit", Vereinheitlichung" oder Beseiti-
gung" (z. B. unirea vantilor);

konfessionell : unierte Kirche.
Unire in der Bedeutung (politisch-administrative) Vereinigung beider
Fiirstentiimer" erschien erstmals im Regulamentul organic", wenngleich
D. Berindei darauf hinweist, daB schon viele Jahre zuvor die ethnische
Einheit der Rumänen betont wurde 18. Im Revolutionsjahr 1848 nahm.
der Vereihigungsbegriff bereits eine Schliisselstellung im nationalen Denken
ein. So publizierte C. A. Rosetti in den Nummern 1, 13 und 15 des Pruncul
romän" Artikel wie CAtre fratii nostri din Moldova",Unire cu Mol-
dova" etc.19, D. Brätia,nu engagierte sich als Abgeordneter des munteni-
schen Revolutionskomitees im Ausland für die Vereinigung der Fiirsten-
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tiimer 20, und im Programm der moldauischen Revolutionäre galt die
Vereinigung der Moldau und Munteniens als cheia boltei, fära care s-ar
prabusi tot edificiul national". Bis zum Pariser KongreB (1856), in dessen
Folge der Kampf um Vereinigung zu einer mächtigen nationalen Bewe-
gang gedieh, erschien vermutlich als ausnahmslos akzeptierter Terminus
fiir die Vereinigung das Lexem unire I uniune. Dies anderte sich, als mit
dem Jahr 1856 die Vereinigangsfrage die Schliisselposition im nationalen
Denken einnahm und sich die politischen Kräfte in Unionisten und Anti-
unionisten aufspalteten.

Die Analyse wird demonstrieren, &II die Entwicklung des Vereini-
gungsbegriffes in drei Phasen gegliedert werden kann, wobei die erste bis
zum Jahr 1856 reicht und dadurch gekennzeichnet ist, da.13 die Vereinigung
kein primäses politisches Ziel und allgemein mit dem Lexem /mire bezei-
chnet ist.

Die zweite Phase setzt nach dem KongreB von Paris ein. l7nire, nun
Schliisselbegriff im nationalen Denken der Rumänen, gilt als die dominie-
rende Bezeichnung unter den progressiven Kraften. Die Forderung nach
Vereinigung der Fiirstentiimer im Wortschatz der 17nionisten weist auf
verschiedene Aspekte hin. Neben dem vielfach geäußerten allgemeinen
Willen der Ruruänen", sich nait denen des benachbarten Fiirstenturas zu
vereinen, weil sie dieselbe Sprache sprechen, dieselbe Religion, dieselbe
Kultur etc. besitzen warden, konstituieren etwa ab Mitte der fiinfziger
Jahre ökonomische und soziale Argumentationen neue Bedeutungskompo-
nenten im Vereinigungsbegriff, die einen besonderen Stellenwert in der
nationalstaatlichen Entwick-lung einnehmen. Augenfällig wird die seman-
tische Erweiterung des Vereinigungsbegriffes beispielsweise in der Bro-
schiire Unirea si neunirea Principatelor, de Arhiraandritul Neofit Scriban",
Iasi, 1856, in der der Autor die Bedeutung der Vereinigung fiir Handel
und Wirtschaft unterstreicht, während in einem anderen Zeitdokument
auf ihre Konsequenz fiir die feudal Unterdriickten (Unirea e imbmata-
tirea soartei slujbasilor") hingewiesen wird.

Ein weiterer, neuer Aspekt zeigt sich in Gestalt eines Denkens ira
Interesse der europäischen Sicherheit" und ist hauptsächlich bei den mun-
tenischen Unionisten anzutreffen. Für I. Bratianu este de un interes
european de a face din. Principatele Románe o cetate tare", denn sie devie
un adevarat bastion pentru apArarea Europei" (AD 7, 551). Im munteni-
schen Divan ad hoc (1857) wird die Rolle der Fiirstentiimer als Pufferzone
zwischen den europäischen Großmächten hervorgehoben, weswegen
ein stark& rumänischer Einheitsstaat vonnöten sei : un stat roman,
care sä serve oarecum de tampon, destinat a preveni in viitor loviturile
intre imperiile ce el despart" (AD, 6-2, 62).

Sehr zahlreich und ganz der pasoptistischen Tradition verpflichtet
waren .A.u.Berungen, die Ereignisse der rumanischen Geschichte wachriefen
und somit zu einer emotionalen Bekräftigung der Notwendigkeit der Verei-
nigung beitrugen. Dies verdeutlicht die haufige Verwendung des Präfixes
re- in reunire, recon,stituire etc. Die Bezeichnung reunire (AD 3, 507) bedeu-

20 D. Vito', Diploma/it Uniril, Bucurelti, 1979, S. 169.
21 aruncdturd de ochiu asupra Ward Principatelor Romdne de un Romdn din Bucu-

re#1, 1857, in: AD 3, 288-313.
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tete Wiedervereinigung und evozierte die groBen historischen Taten zu
Begirua des 17. Jahrhunderts und die Zeit eines starken Dakiens. Dieselbe
Bedeutung trugen die Einheiten noua intocmire (AD 3, 288) und reconsti-
tuirea Prineipatelor (AD 3, 201). loan Maiorescu und C. Hurnauzachi
sprachen von uniunea, sau mai bine reimpreunarea Principatelor, pentru
c6, poporul acestor tä"ri a fost odatä, si in privinta esistentei sale politice
numai un individ" (AD 3, 203). Hinsichtlich der Konnotationen scheint
uns C. A. Rosettis Bildung reintrupare (R, 237) gelungen, weil die Verwen-
dung des Archaismus trup den ciernen Wunsch der Rumfinen nach Verei-
nigung beider Völker gleichen Blutes unterstreicht.

Im Umfeld von Vereinigung" sind Begriffe und 'Bezeichnungen wie
regenerare I regeneralie, das partiell als Metonym zu unire fungiert, dotep-
tarea Romániei, nape I natiune etc., aber auch politisch-soziale Forderungen
wie desfiinfarea privilegilor, desfiinfarea boiereseului etc. und Forderungen
na,ch Viirgerlichen Rechten und Freiheiten wie libertatea de a serie vi a vorbi,
libertatea tiparului u.a. anzusiedeln.

Wahrend unire fiir die unionistischen Kräfte die wesentlichste Voraus-
setzung fiir die nationalstaatliche Entwicklung bedeutete, spiegelte sich
in der Paraphrasierung un viitor eventual (Gr. Bals AD 6-1, 74) bzw.
un viitor foarte nesigur (N. 'strati, kvestia, 21) die Ideologie der konserva-
tiven Bojarenschaft

Eine Distanzierung von Vereinigung", die den Verlust von Privi-
legien vor allem bei der moldauischen GroBbojarenschaft zur Folge halte,
erreichte N. 'strati mit der Verwendung des Demonstrativadjektiva
aceasta : acei ce privesc pinä acum realizarea aeestei uniri ea un fulger in
existenta politidi a Principatelor" (kvestia, 5).

Dare oppositionelle Haltung zur Vereinigung bringt die konservative
Bojarenschaft in dieser zweiten Phase hauptsfichlich durch die Verwen-
dung der Bezeichnung fuzie I fusie zum Ausdruck :

fuzia Moldovei cu Valahia", AD 4, 572;
7/Convinsi totodatä di, o asemenea fuzie ar fi funestä in toate pri-
virile, eä, ea ar destepta rivalitäti intre noi i Valaheni, cä ar pro-
voca nenorociri i interventi" (ebd.) ; asemine fusie nu ar produce
deck eleruentele de discordii, lupte, vräjmasii ..." (A. J3ala, AD
6-1, 75).

Die Bezeichnung fuzie erscheint auch später in Anwendung auf die'italieni-
schen Einheitsbestrebungen, ohne aber negative Bedeutungskomionenten
zu konnotieren, wobei sie durch unire la una glossiert wird : ...din partea
Piemontului a le lasa in pace si a nu urmäri acea fuzie (unire la una) ..."
(Patria, 14./15.1.1859, 56).

Wiederum eine andere Bedeutung trägtfuzie im Wortschatz der mol-
dauischen Unionisten in der Kollokation guverniinant de fuzie. Als Folge
der regierungspolitischen Instabilität, der häufig wechselnden Kabinette
der Zeit nach Cuzas Machtantritt wurde der Vorschlag laut, eine Regie-
rung aus Vertretern beider Parteien zu bilden, der von Steaua Dunkii"
heftig kritisiert wurde : Un guvernämint de fuzie, cum se zice compus
din elementele eterogene, ar fi zädàrnicierea triumfului ce am dobindit
In ziva de 5 ianuarie, ar fi uciderea partidului nationale". (AD 8, 446).
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Seiir zahlreich sind Paraphrasierungen fiir neunire" in den Schriften
und Zeitungen der moldauischen konservativen Bojarenschaft. Berner-
kenswert erscheint uns die Tatsache, dal in der im November 1858 geg,riin-
deten Zeitung Patria" das Formativ unire nicht anzutreffen ist. Euphe-
misch wird im Sinne von Nichtvereinigung" von pcistrarea, Moldovei,
(S. 11, conservarea Moldovei (ebd.), Ora a i.terge viafa nici pe Moldova nici
pe Valahia (ebd.) gesprochen. Das Bich selbst als separatisch bezeichnende
Organ wiirdigte die unvollkommenen Ergebnisse der Konferenz von Paris
(August 1858), weil sie shistna centralizArei Moldovei cu Valahia" (ebd.)
beseitigt hätte. Die Konvention a imbinat numai fufralirea acestor dona
täriktrori federate (ebd.), nicht aber die Vereinigung auf politischen und
administrativem Gebiet. In einer frilleaseci concordie (Nr. 16, 22.1.1859), d.h.
einer briiderlichen Eintraeht sei ihre Mis.sion erfiillt. Die Bezeichnung
unire erscheint in dieser Zeitung erst nach dem 24.1.1859, und mar in
Form der rbernahme von Artikeln aus Steaua Dunilrii" bzw. der Wie-
dergabe von Reden A. I. Cuzas. Andere lexikalLiche Einheiten in dieser
zweiten Phase der Entwicklung des Vereinigung6begriffes, die das Bestre-
ben der Antiunionisten besonders im. Flinblick auf Wahrung ihrer Privi-
legien benennen, finden wir in folgenden Belegen :

aceasta tansform are s-ar compromite esistenta patriei noastre"
(AD 4. 575) ;
17a se uni Cu mcorporarea patriei sale in aceia, a Principatelui Vala-
hiei" (AD 6-1, 75).

Das sich gleichfalls im Wortschatz der Unionisten befindliche Lexem
centralizare I centralizalie bzw. a centraliza dient den oameni de ne-unire"
(Istrati, kvestia, 5) zur Diskreditierung der Vereinigung als simpla centra-
lizafie de guvern, denamit unire a Romdnilor (ebd.).
Die zweite Phase endet in dem Moment, als die Vereinigung de facto vol-
lzogen ist. Die sich anschlieBende dritte Phase widerspiegelt die Bemii-
hungen der Rumänen um Anerkennung der Doppelwahl Cuzas seitens der
7 Signatarmächte (Sept. 1859) und um Vollziehung der administrativen
Vereinigung der Fiirstentiimer (Dez. 1861). Es gelte, ausgehend von uni-
rea politica, nun auch unirea administrativa unirea complecta, unirea defi-
nitiva bzw. unirea cea adevarata zu erlangen :

,,a realiza complecta unire administrativä peste amindouä Prin-
cipatele" (RC, 1860, Teil 3, 492);
vom avea unirea definitivä, un singur ministru pentru amindouit
tärile" (Gsp, 274);
vom ajunge ... la unirea cea adevitratà" (Gsp, 272).

Wie reagieren nun die einstigen Gegner der Vereinigung? Auffallend ist
zunächst, dal3 in den Jahren 1859-1861 keine speziellen Bezeichnungen
der Konsevativen fiir die Vereinigung zu ermitteln waren. Folglich mul3-
ten sich nun beide ideologischen Konzepte in der Bedeutung des einen
Lexems niederschlagen. Der Gemäßigte" V. Eoerescu versuchte auf seine
Art das Ergebnis herabzuwiirdigen, indem er betonte :

Unirea noasträ nu este politicl, este numai personal.
Am unit adicg douit guverne intr-o singurit minä" (Gsp, 274).
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Immer häufiger sind in dieser Periode Verwendungen der Bezeichnung
zu konstatieren, die eine konservative Lösung" der Vereinigung bein-
halten, was sich darin zeigt, daß Bedeutungskomponenten des Begriffes,
die die soziale Problematik betreffen, negiert werden. Im Jahre 1861 bemä-
chtigte sich die extrem konservative Gruppierung um C. N. BrAiloiu offen
des Begriffes unire" als Titel der von jenem herausgegebenen Zeitung.

Numele ce döm jurnalul nostru este un simbol al dorintelor noastre
... Din netwrocire simbolul a rImas ca abstractie pentru c n-am
avut curagiul i forta morald, s ne desbràdim de patimi i de ambitii
egoiste" (Unirea, 1/16. 2.1861, 1).

Der Begriff Vereinigung" weist in Transsylvanien auf Grund der beson-
deren historischen Situation auf andere Problemstellungen als in den
Fiirstentiimern hin. Unireluniune kann hier nicht in der komplexen Bedeu-
tung staatlich-administrative, politische und kulturelle Vereinigung erschei-
nen, da die Siebenbörger Rumänen in ihren politischen Rechten stark
beschnitten waren und iiber keine nationale Repräsentation verfiigten.

Im Denken der Rumänen Transsylvaniens urnfatite der Vereinigungs-
begriff ebenfalls verschiedene Bedeutungen und Bezeichnungen, die
au.s der spezifischen Situation der rumänischen Nationalität resultierten. Es
lassen sich zwei verschiedene Bedeutungen analysieren, die beide von dem
Formativ unire uniwne abgedeckt werden. Die erste Bedeutung kennzei-
chnet die Beziehung zwischen Ungarn und Transsylvanien :

72Unirea ArcleaIului cu tara Ungureascl" (PII, 32) ;
77unirea Transilvaniei cu Ungaria" (PII, 9) ;
Unirea cu Pesta" (PIC, 183).

Selten sprechen Siebenbörger Rumanen von unificarea Transilvaniei cu
Ungaria (C. Gemenul, RC, 1861, 98).
Diese Vereinigung 8-a decretat fard libera invoire a nafiei romdne 8i ale
celui sase (PII, 9) mit legea unirei" aus dem Jahre 1848 und wird aus
diesem Grunde von Intellektuellen wie Barit, Hodo, Mureanu, Papiu
Ilarian u.a. filr nicht rechtskräftig erklärt. Sie miisse mit allen Mittel
bekämpft werden, da sie die Rurnänen ihrer historischen und politischen
Rechte berauben wiirde. Der negative Inhalt dieser Vereinigung mit
Ungarn wird arch die Konsoziation von stirpire zu unire evident :

Termenul de stirpire este propriul termen al actului de unire dela
2 febr. 1438" (PII, 23).

Die einzige Möglichkeit einer Vereinigung mit Ungarn (sie wird im Zusam-
menhang mit Kossuths Bewegung erwogen) sieht Papiu Ilarian in einer
transsylvanisch-ungarischen Konföderation auf der Grundlage gleicher
Rechte und allgemein anerkannter Freiheiten :

77Transilvanii Milt gata a se confedera cu Ungurii pe picior de egali-
tate perfcpt i in interesul libertAtii comune" (PII, Teil 2, 84).

Die andere, positive Bedeutung von unire bezieht sich auf die Verei-
nigung der in den Gebieten Banat, MaramureFb Bihor, Bukowinaund Sie-
benbürgen lebenden Rumänen :
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unirea Cu Transilvania a Banatului" (PU, 2, 84) ;
unirea cu Transilvania a Bucovinei" (PII, 1, 62) ;
tat/ necesitatea de a se uni RomAnul cu RomAnul. Aici cant/ sà,
insemnez cb; cunosc Rom/ni Cu buna credintg, carii ar don i Unirea
Transilvaniei, pentru ca toti RonAnii a fie la un loe" (NI, 1, 76), d.h.
tot teritorial rom/n ce se intinde pin/ in Tisa si care de facto se
tine de Ungaria" (Pit, 1, 62).

Ein Vorschlag Kossuths, der auf contopirea Transilvantei §i a Croatia cu
Ungaria abzielt, lehnt Papiu Ilarian ab, inset' rom-dnul ?i oroatal nu vor
cu nici un pret fusiunea teirei tor in altd fard" (PII, 2, 73).
Neben contopire und fusiune kann noch mehrfach die Bezeichnung (re-)
incorporare nachgewiesen werden, wof iir das nachstehende Beispiel reprä-
sentativ erscheint :

Bucovina, Banatul, Biharia, Maratnuresul si celelalte tinute pin/
in Tisa se vor reincorpora, eu Transsilvania" (PII, 1, 79).

Aus den angefiihrten Belegen meinen wir, folgende Schlußfolgerung ziehen
zu können (der Vereinigungsbegriff in Transsylvanien soil hierbei auf Grund
der unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnisse und der sich daraus
ergebenden sprachlichen Bedeutungen nicht in Betracht gezogen warden).
Die beiden Phasen der Entwicklung des Vereinigungsbegriffes in den
Jahren 1858 bis 1861 geben Aufschluß iiber 2 Verfahren der sprachlichen
Materialisierung von Ideen, die verschiedenen ideologischen Grundkon-
zeptionen angehören. Im Zeitraum bis zum Januar 1859 ist eine bewußte
Distanzierung konservativ orientierter Kräfte von der Vereinigungsbe-
wegung mit Hilfe eines eigenen Bezeichnungssystems zu konstatieren.
In der zweiten Phase zwischen 1859 und 1861, als die Vereinigring mit der
Doppelwahl A. I. Cuzas de facto vollzogen und mit dem Lexem unire
benannt war, versuchten die Konservativen den Begriff seines Inhaltes
zu entleeren, indem die mit ihm verbundenen sozialen und politischen
Fragen wie auch philosophische Kategorien wie progres / propisire u.a.
zu negieren, zu verunglimpfen oder einem konservativen Modell zuzu-
fiihren. Fiir diesen Zeitraum ist die Analyse der jeweiligen Bedeutung des
Wortes weit schwieriger als im vorhergehenden, weil in jedem Fall außer-
lingaistische Komponenten und zusatzliche Textkonstituenten zu Rate
gezogen werden miissen.

MEin zweites, hier nur kurz darzustellendes Beispiel bietet das R,evolu-
tionskonzept in den Jahren zwischen 1848 und 1861. Aus der umfan-
greichen und detaillierten Darstellung von K. Bochmann 22 und den linter-
suchungen A. Niculescus 28 zum Begriff Revolution" am Ende der vier-
ziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist ersichtlich, dap int Denken
der Achtundvierziger (besonders bei Barit und 13/Leeson) der Begriff als
abgesichert betrachtet werden kann, als er Bich klar von friiher konkurrie-

22 Klaus Boehmann, Der politisch-soziale Wortschatz im Rumdntschen von 1821 bis
1818, Berlin, 1979.

23 Alexandra /sIleuleseu. Lessico della rioolazione romena nel sec. XIX, In: Revue des
etudes sud-est européennes", tome XVI, 1979, nr. 4, pp. 735-746; ders., Reoolafie, leric,
culture'. Conceptele reoolullel romdne$11 in sec. XVIIIXIX, In: Revista de istorie i teorie
literari", tomul 29, 1980, nr. 1. S. 71-81.
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renden Bezeichnungen wie revoltd, reforma, imureefie, rebelie, zurbagiu,
zaverd, reirvrätire etc. abhebt. Ein Höhepunkt in der Entwicklung revolu-
.zionarer Ideen, die zugleich programmatischen Charakter aufweisen,
erreichte N. Balcescu in seiner Schrift Mersul revolutiei in istoria roma-
nilor" (1850), in der er, nach der Charackterisierung der revolutiouken
Ereignisse von 1821 und 1848, auch die nun folgende revolutie nationala"
beschreibt, die unter der Losung dreptatep frie, unitate" imitate si
libertate nationala" fordern wiirde.

Fiir die fiinfziger Jahre liegen mit Ion C. Bratianus Artikeln Natio-
=Mate" von 1853 und 1857 Beispiele vor, auf die Paul Cornea bereits
1969 s' als sympthomatisch fitr das revolutionare BewuBtsein der Mehr-
zahl der pasoptisti" in der postrevolutionaren Phase hinwies. Der wesen-
tliche Unterschied zwischen beiden Texten besteht darin, da0 im Text
Ton 1857 gegeniiber dem aus dem Jahre 1853 fast alle Beziige zu, wie
auch die Benennungen von Revolution" gestrichen, durch andere Lexeme
ersetzt oder paraphrasiert sind. Im WA von 1857 (erschienen in Roma-
nul", Nr. 21, 24, 26, 29, 33) Bind folgende Veranderungen gegenfiber dem
aus Republica romana" (Brfissel, 1853, Nr. 2) zu konstatieren :

1) verbaleisituative Paraphrasierung von revolutie, verbunden mit
Streichung des Begriffs.
Beispiel : 1853 sfaturile oamenilor cari nu Vac' in revolutie decit raij-

locul " ;
1857 sfaturile oamenilor cari nu va,d in ocasii aceste in cari

ne aflam ...".
2) Ersetzung von revolutie durch reforma, transformare, rencotere bei Bei-
behaltung der Kollokationen.
.3) Streichung von revolutie ohne Ersetzung durch ein anderes Lexem.

Streichung aller Beziige zur Revolution von 1848.
Beispiel : 1853 ne va gasi noua revolutie tot unde ne-a Mat cea de la

48"
1857 ne va gasi noua transformare acolo unde ne-au lasat

regimurile trecute".
Nur im Text von 1857 ist revolufie synonymisch zu reforma verwendet

worden.
Beispiel : Aceasta, este partea destructiva a revolutiei ... a doua

este epoca pacifica, urzitoare si organizatoare a reformei".
Mit Ausnahme von C. A. Rosetti 25, E. Winterhalder, V. Malinescu und
wenigen anderen könnte man ahnliche, jedoch weniger offensichtliche
Teudenzen bei fast alien Achtundvierzigern nachweisen. Hinzu kommt die
Tatsache, da.0 sich insbesondere fiir den Zeitraum 1859-1861 zahlreiche
Belege ermitteln lassen, in denen revolurie im Wortschatz konservativer
Kreise zur Diskreditierung jeglicher Eliberaler Forderungen und MaBna-

14 Paul Cornea, Mihal Zanifir, Gindirea romaneascd in epoca pagoptistd, Bucure.,t1, 1969,
vol. 1, S. 25.

25 vgl. den Artikel Fleformatoril progres-revolutiune, 1113 RomAnul", Nr. 120/30.4.
(12.5). 1861.
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hmen als kommunistisch verwendet wurde. Es vollzog Bich ein ähnlicher
ProzeB, wie wir es in Bezug auf unire far die Jahre 1859 bis 1861 bes-
cluieben haben.

AbschlieBend sei ein weiteres Indiz fiir die eingangs aufgestellte Hypot-
hese angefiihrt. Es sind uns aus dem Untersuchungszeitraum keine
Schriften und Glossare bekannt, in denen eine Definierung oder Expli-
kation von politisch-sozialen Begriffen erfolgte (auBer kleineren Astikeln
wie z.B. Explicarea citorva vorbe" von C. Bolliac aus dem Jahre 1859).

Etwa erst 10 bis 15 Jahn später schienen die politisch-sozialen und kul-
turellen Verhältnisse eine Definition u./o. Festschreibung von Begriffen
in gröBerem Umfang zu gestatten. Dies verdeutlichen Schriften wie Bolin-
tineanus Cartea poporului. Cugetäri philosophice in raport cu starea
actual ä a Romänilor", Bucure0i, i869; N. T. Orkanus Dictionar politic
sau epoca pruso-ciocoiascä" (in : Opere satirice, Bucure0i 1875) wie anal
das Erscheinen einer relativ groBen Zahl von ein-und menrsprachigen
Wörterbfichern 26.

Wir kommen zu der SchluBfolgerung, daB sich die Hypothese als.
bestätigt erweist, nehmen jedoch eine Einschränkung vor. Sie ist von
geringerem Mae göltig im Bereich von politisch-parlamentarischen und
politisch-ökonomischen Bezeichnungen, die in unmittelbarer Verbindung
mit der kapitalistischen Entwicklung stehen. Bezeichnungen im Umfeld
von propdsirea, economicd ( industriei ) und economia politicd wielibertatea
concurenfei, antreprenor 1 intreprinzdtor, credit, criza financiará, exportator,
a trage profit, camera de susljos etc. wurden, zum Teil schon Ende der vier-
ziger Jahre, fast ausschlieBlich aus dem Französischen, aber auch aus der-
englichen Politökonomie, als Termini iibernommen.

ABKORZUNGEN:
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ROMANIAN SOCIO-POLITICAL TERMS IN THE LANGUAGE OF
THE BULGARIAN PERIODICALS ISSUED IN ROMANIA

ZAM FIRA M IHAIL

It is a well-known fact that the 19th century Greek, Bulgarian,
Serb and other revolutionaries lived and gave an impetus to the liberation
_movements of their nations, in Romania. Man.y of the Bulgarian revo-
lutionaries of tbe Bulgarian emigration in Romaana played an active
rôle in the 1848 Romanian. revolution 1. Nicolae Nenovici's name is men-
tioned among the most active revolutionaries. He was a teacher in Brgila
and functioned as "Propaganda comraissar" of the revolutionary govern-
ment, a reliable collaborator of N. Ralceseu and Alecu Golescu 2, After
1849, the editor-in-chief of the Bulgarian language newspaper "Otaestvo"
(The Homeland), issued in. Baila by Gr. Ioranul, was Nicolae Nenovici.

The Bulgarian and Soviet researchers have pinpointed the import-
ance of the Romanian aid given to the Bulgarian revolutionaries. The
Bulgarian emigrants (G. S. Rakovski, V. Drumev, D. P. Yoinikov, L. Ka-
ravelov, V. Levski, Hr. Botev. Ivan Vazov, Siriak Cankov, Stefan
Stambulov and others) found Romania a good place to live in. They
could convey their ideas through the Bulgarian language papers issued
in Bucharest or BrAila. The unity within the Bulgarian emigration and
the formation of the revolutionary state of mind was achieved through
the press 3. Besides the "Oteestvo" and its satirical supplement the
"TApan" (The Drum), then "Svoboda" (Freedom), "Nezavisimost"
(The Independence), "Budilnik" (The Awakening), "Nova BAlgarija"
(New Bulgaria), "Dunavska Zora" (The Danubian Dawn), "Narodnost"
(The Nation), the Bulgarian. emigration published Romanian papers as
well. Thus were the "Bakan.u1" or the "Libertatea" (the Romanian
cdition of the "Svoboda"). The Bulgarian editors put out such Romanian
newspapers as "Trompeta Carpatilor" (The Trtunpet of the Carpathians),
"Telegraful" (The Telegraph), "Monitorul medical" (The Medical Bulletin)
and various others 4.

1 C. N. Velichl, Bulgarit din Tara Romeineascll participanti la revolujia burghezo-
.democraticet din 1848, in Relaiii romclno-bulgare de-a lungul veacurilor. *Sec. XV Ill XIX, vol. I,
Bucuresti, 1971, p. 253-282.

C. N. Velichi, op. cit., p. 255.
Béatrice Marinescu, Les mouvements de liberation dans les Balcans el l'opinion publique

roumaine, in RESEE, 1978, no. 3, p. 480. Cf. T. Ionescu-Niscov, Unele aspecte din miscarea
de eliberare nationald a bulgarilor din nordul Duruirii mire 1850-1870, in op. cit., p. 369-400;
C. N. Velichi, La contribution de l'émigration bulgare de Valachie (1 la Renaissance politique et
culturelle du peuple bulgare (1702-1850), Bucuresti, 1970; ldem, La Roumanie el le mou-
Dement révolutionnaire bulgare de liberation nationale, Bucureoti, 1980.

4 M. Stoianov, Balgarska vdzrofilenska knifnina, vol. I, Sofia, 1957. Cf. G. K. Vene-
diktov, Nekotorge voprosy formirovantja bolgarskogo literaturnogo jcagica o epochu vozroldenija.
in Nacionaljnoe vozroldenie i formirovante slavjanskich literaturnych jazykoo, Moscow, 1978,
p. 207-268.

REV. tTUDES SUD-EST EUROP., XVIII, 4. P. 665-674, BUCAREST, 1980
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5 Cf. N. 2edev, Despre legaturtle bulgaro-románe din sec. al XIX-lea In domeniul preset.
"Romanoslavica", XVII, 1970, p. 613-618.

B. Simeonov in Ades du Premier CongrEs International des Etudes balkantgues et sud-
est européennes, Sofia, 1968, vol. VI, p. 589.

7 V. Chelaru, Le développement du bulgare littEraire au XIX* slide. Facteurs extraltn-
gutstigue, in "Rapports et communications présentées au VIIe Congrés International des sia-
vistes, Varsovie, 21-27 aotit 1973", Craiova, 1973, 35 p.

8 Krastyn Genov, "Rtbnial bukoar" na Beron i eklogardt na Darvaris, in "Narodna
prosveta", XVIII, 7, 1962, Sofia, p. 61-71; C. N. Velichl, La contribution de l'émtgration.
bulgare ..., p. 205-216.
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The Bulgarian political press used linguistic elements in fashion
at the time (i.e. words and expressions) which were a product of the lexical
inventory of the Romanian press or of the spoken language 5. The fact
was discussed in. a report presented to the First International Congress
of South-East European Studies : "standard Bulgarian came into being
almost entirely in the 19th cent. through the periodicals published in
Romania. This allowed for part of the Romanian words to penetrate into
the Bulgarian language. The Bulgarian revolutionaries used the Romanian
vocabulary in order to convey the desired notions" °. Some socio-political
and cultural facts contributed to the formation of standard Bulgarian
and among them was the intelligentsia, the spreaders of Bulgarian culture,.
who, in most cases, were speakers of Romanian 7. Among them was Sofronie
Vra6anski, who had lived in Romania for 11 years (1802-1813) and liad
learnt Romanian.

Doctor Petre Beron came to Romania when he was 17 (1817), and
lived here, with a few gaps, for more than 50 years (up to 1871). An
analysis of one of his widely spread works, the Alphabet evinces that he,
made use of Romanian sources 8.

Dr. Ivan Selimin.ski, who had a Greek training, lived in Brawy
for seven years (1821-1828) and was in contact with P. Beron ; he spent.
another 40 years in several towns of Walachia (among which Bucharest
and Galati) (1830-1867). Since he was a doctor, he must have been.
conversant with Romanian.

G. S. Rakovski might have learnt Romanian as well, since he lived
intermittently in BrIiLa, and Bucharest for more than 8 years1(1856 67).

Aristo Botev lived in Brgila and Bucharest (1868-1876). His
contemporaries maintain that his Romanian was perfect. He was the
"porte-parole" in the relationships with the Romanian authorities and
developed a rich journalistic activity. The influence of the Romanian.
vocabulary is obvious in what he wrote.

Ivan Vazov is known to have spoken Romanian as some samples-
of his vocabulary and topics §tand proof.

Educated people as well as so many others, more or less well-known.
journalists in the Bulgarian culture, unconsciously or deliberately intro-
duced Romanian elements into their mother-tongue in the very period
of formation of standard Bulgarian.

That is why, we find the use of a great number of Romanian term.s
in the language of the Bulgarian revolutionaries as perfectly normal.
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e B. Simeonov, VItjaneto na runalnskt ezik etrchu ezika na billgarskile mizroidenct 1 revo-
luctonert-emigranti, in "CercetAri de lingvisticA", Cluj-Napoca, III, p. 455-463; B. Simeonov,
Njakot odprost okolo "Renik na ezika na Hr. Bola)", in "BAlgarski ezik", X, 1960, fasc. 6,
p. 533-535; B. Simeonov, Vltjaneto tta runzdnska leksika varchu ezika na G. S. Rakooski, in
"Izvestia Instituta na bAlgarski ezik", XI, 1964, p. 345-356; I. Petkanov, Constdérattons
sur les éléments roumalns dans la langue bulgare, in "Analele SocietAtii de lingvisticA roma-
nicA", Zrenjanin, 3-4, 1972-1975; M. S. Mladenov, Rumanski lekstkalnt elemenit a
"Nantli-Nedragi" t "IldIooe" ot loan Vazott, in "BAlgarski ezik", XXI, 1971, fasc. 6,
p. 543-546; Maria Zavera, NjakoUco rumanski dumt o poeztjata na loan Vazoo, in "BAlgarski
mile', XXI, 1971, fasc. 6, p. 540-542.

o Laura Baz-Fotiade, Actiottatea In domentut traducertlor ltterare a emtgraftet bulgare
din Romtinta (de la Inceputul sec. al XIX-lea ptnit la anul 1877), in "Romanoslavica",
XVIII, 1972, p. 217-234.
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The terminology we refer to has already been analysed by Bulgarian resear-
chers. Boris Simeonov, Ivan Petkanov, Maxim Mladenov, Mosko Moskov
dealt with some aspects of this influence in articles like : The Influence
of the _Romanian Language on the Bulgarian of the Movement of National
Liberation and of th,e Emigrant _Revolutionaries ; The Influence of Romanian
on .Rakovski's Language ; Some Problems Concerning Hristo Botev's Lan-
guage Dictionary, etc. 9 The list of terms of the Bulgarian publications to
which we have added those found in the memoires of the revolutionaries
and in manifestoes", comprises, we could say, all the political neologisms
of the Romanian 1848 revolution, taken over by Bulgarian : abdikacia
(abdication), ale gen (elections), alianca (alliance), atestat (certificate),
borsa (money market), k,apital (capital), kestiune (issue, problem), klasa
(social class), konstitucia (constitution), konvencia (convention), deviza
(slogan), intransigenti (relentless), mahinacii (intrigues), manifest (mani-
festo), membri (members), metoda (method), moral (moral), notabili (autho-
rities), notabilitaci (notabilities), politika (policy ; politics), prezident
(president), proclamacia (proclamation), programa (program), pro gres
(progress), reforma (reform), republika (republic), revolucia (revolution),
rezident (resident), statuti (statu.te), votiram (to vote) and also cultural
terms with a wider circulation antfiincasam, (to fotmd), hotarisam (to
decide), tiparisam (to print), tipo graf (printer), tipografia (printing house),
amploaianti (clerk), kriminal (criminal), tribunal (tribunal), depda (tele-
gram), pa§aport (passport), puikaria (jail), pretencia (pretence), protestacia
(protest), recruta,cia (recruiting), sentenca (sentence), sigurancia (assu-
rance), subvencia (subsidy), faliment (failure). According to B. Simeonov's
list : bro§ura (booklet), volentir (voluntary), abanament (subscription),
prenumeranti (book subscribers) profesor (teacher), senat (senate), baron
(squire), kanal (chanel), parad (parade), bal (ball), muzika (music), planeta
(planet), painsian (hostel), salon (parlour), algebra (algebra), adres (address),
antika (ancient), balkan, (balcony), kabinet (cabinet), kantan (watchman's
cabin), kastran (tureen), lcazarma (barracks), komandir (command),
kvadrat (square), direktor (director), doktor (doctor), ducat (duchy), estetika
(aesthetics), fabrika (factory), figura (figure), forma (form), galeria
(gallery), garnizon (garrison), garnitura (set ; decorations), general (general),
geograf (geographer), graf (landowner), institut (institute), instrument (tool ;
instrument), leksikon (dictionary), luks (luxury), magistrat (judge), maiina
(machinery), mehanika (mechanics), original (original), palat (pallace),
franko (free), postament (support), principat (principality), spekulacia
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11 B. Simeonov, Prinosi ktun istori jata na runuinskija literaturen ezik prez XIX u.,
In "Billgarski ezik", IX, 1959, fasc. 4-5, p. 462-468.

12 Elena Serban, Observalii asupra lexiculut unor documente de la 1848 in Contributii
la (aorta limbii romdne literare in sec. al XIX-lea, vol. I, 1958, Bucurcsti, p. 115-133.

28 Al. Graur, Etimologii romtlnegi, Bucuresti, 1968.
14 B. Vidossi, Prestititi, espansione e migrazione dei termini tecnici nelle lingue romanze

e non romanze, Firenze, 1965.
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(speculation), tom (tome), arsenal (armoury), industria (industry) 11.
Most of these terms were neologisms in Romanian and had been

adopted in the first half of the 19th century 12. Though borrowed in Bulg-a-
rian from Romanian, taking into account that they were French or Italian
boi.rowings in Romanian some Bulgarian researchers today consider them
to be direct borrowings from these languages. The minute analysis of the
specific conditions in which they were initially used, show their direct
Romanian origin. We can nevertheless suppose that the same word could
have been borrowed at different close time intervals and different surround-
ings from different languages. This linguistic process was studied in
Romanian by Al. Graur, and it lies at the basis of his thcory of "multiple
etymology" 13. The socio-political vocabulary is, on the one hand, a
"technical" terminology and, on the other, it is directly determined by
ideological facts, that is, the socio-linguistic ones which impose it. It
has therefore a double determination in the interVal of introduction
and consolidation of the concepts and their corresponding terms. Their
presence has been proved up to now in the special field of political journa-
lism. It is nevertheless when the socio-political terminology spreads to
the everyday language, to private correspondence or to introductions
to books, that we can consider the imposition of specific terms a positive
fact. The socio-political terminology, as a technical terminology, had
to penetrate into the general system of the Bulgarian language, while
those Bulgarian revolutionaries who thought the enrichment of the Bulga-
rian with "European" terms a necessary step, could not definitely impose
their point of view. In the intermediary phase, when a certain termino-
logy is being used by a restricted group of speakers, it is easily replaceable
according to the orientation, preference or selection of those who use it.

The orientation of some Bulgarian revolutionaries in the
20th century towards the Russian language was thus normal and observed
the internal laws of the Bulgarian language. The fact that at a certain
moment, the socio-political Romanian-borrowed termin.ology was given
up altogether is an indirect proof that there exists an onomasiologic area,
and confirms its cohesion. An analysis of the socio-political Romanian-
borrowed Bulgarian terms evinces as well the validity of Vidossi's theory
on the lexical group's cohesion and the "organic" etymology, which can
be resorted to in the historical researches on a certain language 14.

The variation among synonyms as to the imposition of terms of
Slavic origin or specific Bulgarian and the so-called "international" terms
is still going on in contemporary Bulgarian. There is a variation, followed
by exclusion, between the following terms : informiram (to inform)
osvedamjavam, informativen (informative) osvedomitelen, aktiven (active)

deen, pro gresiven (progressive) napredni6av, pro gres napredk, tri-
eoler (tricolour) trievet, tribagrenik, patriot (patriot) rodoliubeelpatrio-
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25 I. Simeonov, Za dumite ot mdclunarodnata kulturna leksika t borbala sreitu
In "BAlgarski ezik", X, 1960, fasc. 2-3, p. 231.
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tiatm (patriotism) rodoliubie etc. ;.other "international" words acquired
new meanings 15.

As part of the longer research of the way in which the Latin-Romanic
vocabulary penetrated into standard Bulgarian, the study of the Romanian
elements has to be supported by positive socio-political considerations.
The lists of terms cannot make up quantitatively for the circulation of
words. It is only the systematic socio-linguistic studies that can evince
the movement and development of a language. Recent researches have
shown that the quantity of Romanian elements in the Bulg,arian language
is by far greater than it has been acknowledged so far.

Some terms, bbrrowed in the same period from the Romanian
etymologies, are to be found in the Etymological Dictionary of the Bulgarian
_Language. Some others, in fact the majority, are ignored. This is a kind
of in.consistency of treatment and it should be remedied if we wish to
record the Bulgarian language on its whole irrespective of the word's
origin. Here is the list of supposed Romanian borrowings terms of
culture which start with the first letters in the etymological dictionary

ABONAT (in Botev's work) < Rom. abonat, BER I, 1.
ALBUM "a notebook for songs, drawings or autographs" ; tenvelope

for portraits, photos, stamps" < Rom. album, BER I, 8.
AMBULANCA (in Vazov's work) through the Rom. ambulanfei,

rom the Germ.. Ambulanz, BER I, 10.
BROgl:TRA (in Botev's work) < Rom. brofurd, BER I, 81.
KANDIDAT "in elections" < Rom. candidat, BER II, 201-202.
KARIERA "profession, employment" (an. 1855) < Rom. carierei,

BER II, 246-247.
KARNET < Rom. carnet, BER II, 251. .
KARTUrg (1876, in the "Nova BIlgaria" newspaper ) < Rom.

cartu?, .BER II, 256.
KLAKAS "a Romanian peasant who has to work for landowners"

(met only in G. Rakovsky's and C. Gin6.ev's works) < Rom. cldcaf,
BER II, 414.

GALANTERIJA < Rom. galanterie, BER I, 226.
GARANCIJA (in Botev's work) < Rom. garange, BER I, 230.
GRAJ (in Rakovsky's work) "melody" < Rom. grail grail BER

I, 272.
The research team of the Institute of South-East European Stu.dies

in Bucharest endeavours to analyse all the elements which determined
the 19th cent. option of the Bulgarian language for the terminology of
Romanian origin. The 20th cent. enrichment and modernization of stan-
dard Bulgarian with socio-political terms of different origins will equally
be their concern.
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REMARKS ON THE ROMANIAN INFLUENCE ON THE ALBANIAN
SOCIAL-POLITICAL AND CULTURAL VOCABULARY. (IN THE

NEWSPAPERS PUBLISHED IN ROMANIA BETWEEN
1888-1912)

CATALINA VATMESCU

In the present short survey we wish to discuss a way of enrichin.g
the Albanian social-political and cultural vocabulary between 1888-1912.
What we mean are the borrowings of neologisms originating in Romania,n
and which are to be found in the Albanian newspapers published in Ro-
mania 1 and which have not been studied as yet 2.

We intend to search the matter further in a thorough and syste-
matical study which will observe not only a list of borrowings but will
also trace all the ways of lexical modernisation in the socio-political and
cultural field starting with the first half of the 19th century. It is in this
way that we can follow the means by which these changes were brought
about. There were the borrowings of neologisms from different languages,
Romanian included, loan translation, the semantic enrichment of old
terms. We might in the end add more as to the frequency of one means
or the other or the occurrence frequency of a neologism. The research
to follow will mainly observe the meaning of words and the way in which
the denominations of new concepts are organized.

Here are a few remarks on the integration of Romanian loans in the
system of Albanian. Wherever necessary, we would mention that some
loans were integrated in the standard language and are still in use.

Mention must be made from the very beginning that we deal with
neologisms borrowed by the spoken and written Albanian of the Albanian
emigrants in Romania and that these Romanian words are in their turn
borrowings frora French, Italian, German etc., as part of the lexical
modernisation process. As we shall prow, there are quite a munber of
old Romanian words taken over in that period by Albanian.

As it is already well-known, alter the defeat of the "Prizren Ligue", that is after
1881, one of the most active Albanian National Rebirth colonies developed in Romania.
The activity of this colony was investigated by a series of Romanian authors (N. Iorga,
Th. Capidan, N. Ciachir, G. Maksutovici etc.) and Albanians (V. Bala. R. Qosja, Ismet
Dermaku etc). The Bucharest and Constanta colonies issued a number of newspapers, some
.of which had a great echo in the whole Albanian movement Out of these newspapers here
are the ones we have chosen for the present article: Sqipetari (The Albanian) (1888); Shqi-
p&ta (Albania) (1897-1898); Albartezul (The Albanian) (1895); ShqtpErta e Re (The New
Albania) (1919-1935). We have dealt so far with the 1888-1912 period, up t,o 1919 that
is, alter the First World War and the emergence of the Albanian state (1912).

s Eqrem gabej's article is an exception in this sense: Rumanisch-albantsche Lehnbezte-
hungen in "Revue Internationale des etudes balkaniques", Belgrade, 3, 1936, p. 172 and
fi. expecially pp. 175-176 (subsequently abbreviated as E. gabej RIEB). E. gabej signals
these Romanian borrowings in Albanian for the first time but takes into account only a few
terms without mentioning their source. His article considers as Romanian some terms for
which he takes as etymon Romanian words which do not exist, e.g. alb. axhudikatE: rom.
adjudicatie (p. 176). In the end gabej proposes a comprehensive study on the Romanian
borrowings.
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3 We indicate, in brackets. the Romanian equivalent We usually signal only one occur-
rence. Here are the abbreviations used] adj.: adjective, n.] noun; part.: participle; refl.:
reflexive; ob.: verb.

The Romanian etymologies were suggested by E. Cabej, Studtme etimologjtke ne
fushE te shqipes (Etymological Studies for the Albanian Language), II, A-B, Tirana, 1976,
(subsequently abbreviated as E. gabej, Stud. etim.) p. 38. The words were taken over by
standard Albanian (Fjalor i gliuhes shqipe "Dictionary of the Albanian Language"), Tirana,
1954. p. 8 (subsequently abbreviated as Fjedor).

6 The word has been discussed by E. Cabe), RIEB p. 175. That the author did not
provide any context in which the word was used and did not rnake any mention of the
extraction-source makes us suppose that in 1936 the word was still in use in standard Alba-
nian, the language known to the author. Fjalor provides the ambicion form. O. Buchholz,
W. Fiedler, G. Uhlisch. Albardsch - deutsch Wdrterbuch, Berlin, 1977, records the ambtcte
form with its ambicije variant We can thus suppose that this form is still in use in contem-
porary Albanian.

6 The word was introduced into standard Albanian (Fjalor p. 22).
7 A word still in use in standard Albanian (Fjalor
8 Cabers etymology (RIEB p. 176 and in "Buletin i Universitetit shtet6ror" 1 (1961),

p. 74-75), namely the Romanian chestiune cannot possibly be demonstrated from a phonetic
point of view. The -te variant was preferred again this time to the disadvantage of the
- tune suffix form. The qeshtje, qEshtje form derived from the Romanian cestie was presuma-
bly assimilated due to its resemblance with the q'Eshte (what is it?) syntagm. The word was
taken over by the standard language and it is frequently used (Fjalor, p. 65).

We have come across a translation: dErgall "delegation" (<dErgoj "to send") as well
as a form presumably obtained in part through contamination: delegati.

18 Cabej discovered the word (RIES, p. 176). s. see foot note 5.
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Here is, observing an alphabetic order the list of borrowings, selected
after the above investigation 8 : abonas vb. "to subscribe" (Shqipëria,
1897, 16, P. 8) ( : abona), and its derivate o,bonatur adj. "subscriber" ;
afirmat6 n. "statement" ("Shqipijria e Re", 1919, 9, p. 1) ( :possibly,
afirmatie); n. "alliance" (Shqipëria", 1897, 15, p. 8) ( : aliantI) ;
ambasadi3 n. "embassy", ambasador n. "ambassador" ( : ambasadl, amba-
sador)4; ambicije n. "ambition" ("Shqipdria e Re", 1919, 6, p. 1)
( : ambitie) 5; armatO a. "army" ("Shqip8ria", 1897, 5, p. 7) ( : armatI);
artikoll n. "article" ("Shqipetari", 1888, 10, p. 3; 1889, 15, p. 1 ; 19, p. 2;
"Shqip8ria",1897, 2, p. 3) ( articol); autonomin. "autonomy" (Shqipdria
1897, 9, p. 8) ( :possibly, autonomie)4; autorizate n. "licence" ("Shqi-
'Aria e Re", 1919, 8, p. 2) ( : autorizatie); broshure n. "booklet" ("Sqi-
petari", 1888, 9, p. 2) ( : bro§urA) ; 9edoj vb. "to give in" ("Shqipdria
e Re", 1919, 1, p. 1) ( : ceda); çeshtje, 96shtje n. "problem, issue" ("Shqi-
peria", 1897, 6, p. 2) ( : cestie) ; de9epoje n. "disappointment" ("Shqi-
peria e Re", 1919, 1, p. 2) ( : deceptie); delegacie, delegaeje n. "delegation,
mission" ("Shqip8ria e Re", 1919, 4, p. 1) ( : delegatie) 9; deputat n.
"deputy" ("Shqip8ria", 1897, 22, p. 6) ( : deputat); desemnoj vb. "to
appoint, to designate" ("Sh.qip8ria e Re", 1919, 4, p. 2) ( : desemna);
dikeionar n. "dictionary" ("Albanezul", 1895, 4, p. 2) ( : dictionar);
direkeije n. "direction" ("Shqipkiria", 1897, 20, p. 2) ( : directie) ; diskordije
n. "discord, difference" ("Shqipbria", 1897, 20, p. 2); "Shqipgria e Re",
1919, 6, p. 1) ( : discordie); edicije n. "edition" ("Shqipiiria e Be", 1919,
9, p. 1) ( : editie); elcspedieje n. "expedition" ( : expeditie) iluzje n.
"illusion" ("Shqipiiiria", 1897, 18, p. 3) ( : iluzie); imagino,eje n. "imagi-
nation, fancy" ("Shqiptiria", 1897, 15, P. 2) ( : imaginatie) ; independecé n.
"independence" ("Shqipdria e Re", 1919, 6, p. 1) ( :possibly, inde-

www.dacoromanica.ro



672 UN DIM/VT : IAES MENTALITIDS POLIJECTIVIES

pendenta) ; iniciativen. "initiative" ("Shqipëria", 1897, 14, p. 2) ( : possi-
bly, initiativa); inkurazhas vb. "encourage" ("Shqipëria", 1897, 30,
p. 7) ( : incuraja); intervencije n. "intervention; intercession" ("Shqi-
'Aria e Re", 1919, 6, p. 1) ( : interventie); institucie n. "institution"
("Shqipëria", 1897, 22, p. 5) ( : institutie); interesas vb. "to interest",
refl. interesatet ("Shqipëria", 1897, 15, p. 3) ( : interesa); karaktir n.
"nature, character" ("Albanezul", 1895, 4, p. 1; 6, p. 2) ( :possibly,
caracter, caractir); karte n. "knowledge, learning" ("Shqipëria", 1897,
3, p. 3; 4, p. 8; 27, p. 5) ( : carte); komisie n. "committee, board;
commission" ("Shqipëria e Re", 1919, 5, p. 2; 10, p. 1) ( : comisie) 11;
komitet n. "committee" ("Sqipetari", 1888, 9, p. 2; "Shqipëria", 1897,
25, p. 1) ( : comitet) 12; kon9ertn. "concert, concerto" ("Shqipëria e Re",
1919, 6, p. 2) ( : concert); konferince n. "lecture, speech; conference"
("Shqipëria e Re", 1919, 6, p. 2) ( : conferinta); konference "id.em".
("Shqipëria e Re", 1919, 8, p. 2) ( : conferenta)13; konklluzje n. "con-
clusion, inference" ("Shqipëria e Re", 1919, 4, p. 1) ( : concluzie);
konstitucje n. "constitution" ("Albanezul", 1895, 3, p. 2; "Shqipëria",
1897, 5, p. 8) ( : constitutie) and konstitucjune ("Sqipetari", 1888, 1,
p. 3; "Shqipëria", 1897, 2, p. 7) ( : constitutiune); konvencje n. "conven-
tion" ("Shqipëria e Be", 1919, 7, p. 2) ( : conventie); korazh, n. "courage"
("Albanezul", 1895, 1, p. 1) ( : curaj, coraj); korespondena n. "corres-
pondence" ("Shqipëria", 1897, 9, p. 7) ( : corespondenta); kotizacje n.
due, subscription; share" ("Shqipëria e Re", 1919, 5, p. 2) ( : cotizatie);
kumandj n. "order, command" ("Sqipetari", 1898, 4, p. 3) : (comanda,
cumanda); kunvinsur adj. "convinced, persuaded" ("Shqipëria e Re",
1919, 5, p. 2) ( : convins, cunvins); monoment n. "monument" ("Alba-
nezul", 1897, 1, p. 1) ( : monument, monoment); obligacje n. "obligation,
duty, commitment" ("Shqipëria e Re", 1919, 9, p. 2) ( : obligatie);
oficer n. "officer" ("Albanezul", 1895, 3, p. 2) ( : ofiter) ; okazje n.
g`opportunity, occasion" (Shqipëria e Re", 1919, 1, p. 2) ( : ocazie);
okupate n. "profession, work, employment ; occupation" ( : ocupatie) 15.

organizas vb. "to organize", organizatur "organized", its derived ("Alba-
nezul", 1895, 4, p. 1) ( :organiza, part. organizat), orgawizatS n. "orga-
nization; body" ( : organizatie)16; paxhing n. "page" ("Shqipëria",
1897, 3, p. 2; 8, p. 6; 22, p. 2) ( :paging); predikas vb. "to preach"
("Shqipëria", 1897, 17, p. 2) ( :predica); prezentas vb. "to present"

11 E. gabej, RIEB, p. 176 records the komisi form which he explains through Roma-
nian and which might have been used at that moment (1936).

Is The word was discussed for the first time by E. gabej, RIEB, p. 176. It was assi-
milated by the standard language (Fjalor p. 225).

" The contemporary form of standard Albanian konferencE (Fjalor p. 227) could be
the Romanian conferenid, a word frequently in use in the epoch we deal with.

14 E. gabej, RIEB, p. 176 has explained it as a Romanian borrowing. Later on, in
"Studime filologjike" II (1965) 1 p. 3, he considers it German. In our opinion the Roma-
nian form better e.xplains thit of the Albanian word. The borrowing in question has
penetrated into the contemporary standard language (Fjalor, p. 359).

E. gabej, RIEB, p. 176 records the word. The form might have circulated and then
been eliminated.

18 E. gabej records the organizatE form in RIEB, p. 176. It is noteworthy that several
borrowings of the same family are recorded organizatE, organizas, organizatur, a fact which
allows a possible explanation of the -an suffix noun.
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17 E. Çabej, RIEB, p. 176 provides the redaksi form explaired as well by the Romanian
redacjie. The form might have been already frequent In the standard Albanian of the time.
It has been preserved to this day (Fjalor, p. 458).

18 The etymology of the word - namely rom. asociald - is suggested by E. Çabej,
RIEB, p. 176. In fact we think it is the feminine of the adjective asocial, participle asocial
(<vb. asocia). Çabej thinks we could also discuss the Macedo-Romanian form sulalà (Tache
Papahagi, "The General and Etymological Dictionary of the Macedo-Romanian Dialect"
second ed. 1974, p. 1140). The term has been assimilated by contemporary standard Albanian
(Fjalor p. 533).

19 In this sense the conjugation types due to W. Fiedler, O. Buchholz and G. Uhlisch
In Albanisch-deulsch Wlirlerbuch (pp 700, and ff.), see for instance subtypes 23-30. It is an
Interesting fact that the 4th conjugation verbs are also part, observing their formal resem-
blance of a less productive category, i.e. the first person -ir verbs (as for instance liparts).

99 Before us, E. Çabej, RIEB, p. 176 suggested the same Romanian form as an etymon,
but provided no detailed explanation for the Albanian form which cannot be derived straight-
forward from the Romanian one.
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("Shqipiiria", 1897, 19, P. 1) ( : prezenta); probas vb. "to prove, to
demonstrate" ("Sqipetari", 1888, 13, p. 2) ( : proba); proklamate n.
"proclamation" ("Shqip8ria e Re", 1919, 9, p. 1) ( : proclamatie) ; publi-
kacie n. "publication, periodical" ("Sqipetari", 1889, ,14, p. 1); publikas
vb. "to publish" ("Shqip6ria", 1897, 8, p. 8; 10, p. 8) ( : publica) ;
redaksie n. "editorial staff" ("Shqipëria", 1897, 12, p. 6) ( : redactie)17,
but redakciune ("Shqipëria", 1897, 22, p. 4) ( : redactiune); refuzas vb.
"to refuse, to reject" ("Shqipëria", 1897, 2, p. 1) ( refuza); sollucje n.
44solution" ("Shqipëria e Re", 1919, 1, p. 2) ( solutie); stat n. "state"
("Shqipëria", 1897, 6, p. 8) ( : stat); supremate n. "supremacy" ("Shqi-
peria e Re", 1919, 9, p. 1) ( : possibly, suprematie); shoqate n. "asso-
ciation, society, board" ( : possibly, asociatä, adj.) 18; tiparis vb. "to
print" ("Shqipiiria", 1897, 4, p. 8) ( : tipitri); universitate n. "university"
("Shqipëria", 1897, 17, P. 6) ( universitate).

The above list of borrowings is not definitive. It might be further
en.riched through new readino.s of Albanian periodicals published in
Romania as well as of proclámations, manifests and other social and
political works of that period.

Here are our conclusions as to the adoption of the Romanian borrow-
ings :
The first conjugation verbs were integrated to the -as (1st person) verbs
(s. humbas "to lose") 18, a category which is not very productive. Such
verbs are for instance abonas, inkurazhas, interesas, organizas, prezentas,
publikas, etc.

Many Romanian nouns formed with the aid of the -(hiune suffix
and seldom in the epoch we refer to, with its variant -( )ie are borrowed
in Albanian almost exclusively with the -('f)ie form. : ambicije, oshtje,

Eshije, delegacie, direkcie, komisie, kanstitucje, sollucje etc. What we suppose
is that these forms were preferred because they could be more easily
integrated in the Albanian language system, which already had a
number of old nouns of the type : akacje "a kind of locust tree", anedetje
"coast river, bank", angullitje "dog bark", kacafytje "scuffle". Another
series must be added to these -(1)ie forms : afirmate, okupate, organizate,
dergate and delegate, shoqate etc. for which we presu.pposed as Romanian
etymons such nouns made up with the -
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we could observe in explaining them, not only the nouns, but also the
participles of the corresponding Romanian verbs. Enough verbs of
the first conjugation in -a such as organiza, part. orgcr,nizat were adapted
in Albanian. The Albanian -eta suffix (in urate for instance) is productive
enough. The borrowing of -a verbs (and their participles) has possibly
stTengthened the productivity of this suffix, similar in form. For the
supposed process we use a few ascertained cases to provide aat example
the noun orgaaizcste co-occurs with the organizas verb and the adj-ctive
organizatur, and delegate, which i8 to be found along with delegas, dele-
gatur ; delegate may be considered at the same time a contamination
between delegacie and dergate (meaning "translation"), anAlbanian ground
word derived from the verb dergoj "to send" ; with the -ate suffix, the
noun shoqate could be rather a borrowing from the feminine form of
the asociat, asociata adjective than derived from asociage. Following
this model, the other nouns we referred to may have been formed. The
study of a far richer linguistic stock may enable to detect the criteria
according to which several Romanian nouns go by their initial forms or
of some others, with the same -(1)ie suffix go by their -aig form. It seem&
that the neologisms which end in -ate include verbs of the 1st conjugation
in -a (delega, part. delegat).

Forma of the type of karaktir, geshtje (90sh,tje), korazh, kumande,
kunvinsur, monoment could be accotmted for by the low cultural level
of the people who wrote these texts 21

The borrowings are introduced on purpose, as the many neologism
glossaries stand proof. The people who introduced them were obviously
interested in spreading them.

To end, we wish to remark that the Albanian newspapers' language
edited in Romania was open to neologisms. Borrowin.g from the Romanian
seems to be the most widely-spread means of lexical enrichment and
modernization 22.

They kept their Romanian meaning and their form was as close
as possible to the Romanian one and became part of those noun-groups,
verbs or adjectives which were formally closest to the etymon even though
they were less productive. These forms borrowed from the Romanian
contributed through those newspaper's circulation to the establishment
of one neologism or another. The Albanian newspapers issued in. some
other colonies borrowed them from the Italian, French or German. The
evolution of standard Albanian has done away with many of these words
or forms insufficiently adapted, having retained some othersnot few-
in its contemporary form.

211Ill a short survey, La formation des intellectuels albanais en Roumante, 1821-1912
in "Revue des études sud-est européennes" XVI (1978), p. 792-797, in which we followed
the formation of the Albanian intelligentsia in the 1821-1912 interval, it was noted that,
with a few exceptions, one cannot possibly admit the existence of an intelligentsia proper,
but rather that of a petty middle-class (craftsmen, merchants) who out of a national feeling
had cultural concerns thus serving the ideals of national rebirth. This would confirm the
assertion as to the degree of education of those who wrote the articles.

22 In our opinion this is a characteristic trait of the Albanian spoken in Romania as
compared to, for instance, the language of the Sofia (Bulgaria) newpapers. If one reads the
whole of the Drita newspaper collection (1901-1907), one can see that the neologisms if any
hardly penetrated there.
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Relations pot itiques

TUDOR VLADIMIRESCU, L'HOMME ET SA FORMATION

GHEORGHE ISCRU

Tudor Vladimirescu, chef de la révolution de 1821 de la Valachie,
est né selon les récits les plus convainquants 1 en 1780, done il y a
200 am:16es, dans le village de Vladimiri, district de Gorj. Le nom de Vladi-
mirescu il l'a pris ou bien il lui a été attribud d'après le nom du village
natal 2. Des détails sur son portTait physique et moral nous sont parvenus
par les récits des mémorialistes contemporains, témoins l'ayant vu et
coruau de près, certains se retrouvant méme parmi ses collaborateurs
pendant la révolution. Quelques-uns de ces portraits et descriptions ont
&AS synthétisés par C. D. Aricescu dans le premier livre consacré A, cette
révolution et A, son chef. Car, de SA vie, personne ne lui avait esquissé
un portrait et tous out douté de la fidélité du portrait votif de l'église
de Prepa, sa fondation.

Done, en considérant d'abord la a synthèse » d'Aric,escu nous retenons
que Tudor Vladimirescu était un homme sérieux et méditatif, juste et
Anergique, actif et sincère, parfois cruel et raème vengeur. Pas bavard
du tout, esprit éveillé se rappelait un de ses pandours. Personne ne
l'avait jamais vu rire. On raconte que seulement deux de ses confidents
l'ont vu sourire. 11 était de taille moyenne. Un homme costaud, plutdt
solide. Les cheveux et la moustache étaient d'un blond-chatain. La cheve-
lure serrée dans un petit chignon,, laissait voir sa nuque rage. Le front
large et ridé, les sourcils épais avec Pare un peu renfrogné in.spiraient
respect et peur. Voici aussi quelques &tails de la tenue vestimentaire
de Tudor du temps de la révolution : il était coiffé d'un bonnet noir en
forme de ruche, en peau d'agneau tannée, avec le fond en drap blanc ;
au-dessus de la chemise il était vétu d'une veste sans manches A, cordonnets
120irS et par dessus de celle-ci, une longue tunique agrafée, d'un voir-vert
foncé qui tombait jusqu'au genoux ; sur cette tunique il habillait une
veste fourrée qui ne dépassait pas la taille ; les jambes étaient recouverts
par des pantalons étroits ornés de boucles et de tresses ; il se chaussait

1 C. D. Aricescu, Istoria revoluliunii romdne de la 1821 (Histoire de la révolution roumaine
de 1821), Craiova, 1874, p. 15: Nicolae Iorga, Un cugeldtor politic moldovean de la jumd-
taiga secolului al X I X-lea: Scarlat Stefan Dascalescu (Un penseur moldave de la première
moitié du XIXe siècle: Sc,arlat Stefan DAscAlescu), in Academia Romani, Memoriile Sec-
tiei Istorice II, Seria III, t. XIII, mem. 1, Bucuresti, 1932.

2 D. Bodin, Tudor Vladimirescu tn lumina izvoarelor itallene (Tudor Vladimirescu i
la lumiére des sources italiens), in Revista istoricA romAnfi *, vol. XIXII, 1941-1942,
p. 47-48.

1REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP., XVIII, 4, P. 675-686, BUCAREST, 1980
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3 N. Iorga, op. cit., p. 51 et 53.
4 Archives de l'Etat de Bucarest, fonds Saint-Georges, inv. 1126. III, doc. 14, f. 30..
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de hautes bottes pendant les voyages et de souliers souples lorsqu'il
se trouvaít en vine; Phiver il ajoutait à cette tenue une longue pelisse
fourrée. Il portait comma armements un long sabre turc accroché A son
cou et deux pistolets.

Beaucoup plus tard, en 1832, im autre contemporain qui a bien
connu Tudor nous donne aussi une description détaillée ; il ne l'a, vas
airné et c'est justement pour eette raison que la description et le portrait
gardent leur valeur car ils englobent, à côté des observations un peu
dures et injustes (surtout en ce qui concerne In formation spirituelle)
aussi des observations qui se sont imposées au mémorialiste, au-clelA de
ses propres sentiments. Il s'agit de Stefan Scarlat Dilscalescu. Scion les
précisions de Nicolae Iorga, celui-ci avait été, en 1821, le secrétaire
Tipaldo, caimacam de Craiova, puis celui de Al. Pini, consul général
tzariste A. Bucarest. Nous apprécions utile une présentation intégrale de
la description et du portrait qu'il avait brossé.

Voici ce gull notait entre 1858 et 1878, alors qu'i/ rédigeait ses
mémoires, &tails tenement précieux : « Beaucoup de choses ai-je lu sur
ce Tudor Vla,dimirdscu, et je l'ai même vat dans une lithographie (eelle
de Papazoglu n.a.,) mais elle ne luí ressemble pas du tout, et puisque
j'ai eu l'occasion de le connaitre de près, je crois qu'il ne sera pas superflu
de noter quelques traits rappelant ce personnage devenu historique pour
notre pays u. Puis, il brosse le portrait suivant :

« Tudor était un peu au-dessus de la taille moyenne ; pas costal:id>
mais bien proportionné ; figure pale, moustache blonde, traits harmonieux
il se tenait droit comme un soldat ; sérieux, maussade, la parole hative,
imposante mais parcimonieuse, un air de commandant. Il écrivait bien
en roumain, peut-étre que les nombreux procès lui ont-ilscré`s l'habitude,
mais, autrement, il n'en savait rien. Sa tenue vestimentaire, à Bucarest,
était celle d'un boyard oriental, car il avait le rang d'officier. Pendant
la révolution je l'ai vu dans ce costume : bonnet en peau d'agneu noir
et fond en etoffe blanche, pantalons, soubreveste de bure, manteau courte
de feutre orné de soutaches, un autre par-dessus, long cette fois, pistolets
accrochés A. la taille et -un sabre turc dans une bandoulière aux branden-
bourgs en sois tressée, dragon russe ». Sur le caractère de Tudor le mémo-
rialiste notait : « Chicaneur... Homme décidé, à oteur ouvert, peut-étre
ambitieux, voilà des qualités à faire jaillir la vaillance ». Et le mémorialiste
conclut par une réflexion digne de notre attention : « Qui sait ce qu'aurait
pu devenir un homme pareil dans d'autres circonstances, dans une autre
époque et avec un esprit plus cultivé ! Il avait les qualités d'un grand
homme, mais le temps et les moyens lui ont manqué ». Et n'oublions pas,
pour les sentiments du mémorialiste, cette autre réflexion : « il critiquait
tous les fonctionnaires, sans distinction, coname si lui, à leur place aurait
mieux agi » 3.

Chiriac Popescu, chef de la garde personnelle de Tudor ou tout
simplement « bourreau » (exécuteur des peines capitales --ma.), tel qu'un
autre témoin le confirme 42 dans son original « mémoire » attribue A, un
« Bulgare » (qui dialoguait avec un « Grec ») les suivants propos quant
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5 Nicolae forga, I:noare contemporane asupra miseclrii lui Tudor Vladimirescu (Sources
contemporaines concernant le mouvement de Tudor Vladimirescu), Bucarest, 1921, P. 198.

6 L'identification appartient it Marcel Chic, chercheur scientifique aux Archives
de l'Etat: voir Manuscript= n° 3/1980.

7 I:voare narative prioind reoolulia din 1821 (Sources narratives concernant la revolution
41e 1821). ms. p. 187 à paraitre.

Emil VIrtosu, Máriurii noi din viata lui Tudor Vladimirescu (Nouveaux témoignages
portant sur la vie dc Tudor Viadimirescu), Bucarest, 1941, p. 10.

9 Ibidcm, p. 11, 15, 16, 88-89.
Ibidem, p. 19-20.
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it Tudor : « ...Le commandant était bon, il savait manceuvrer son corps
'(le corps d'armée n.a.) avec toute espèce de stratagèmes de guerre...
Vladimirescu était bien entendu un homme fait pour la guerre, auda-
cieux, fougueux, réservé en dismission, d'une remarquable grandeur d'Ame,
très actif, intelligent et courageux. Il ne cessait de crier A ses pandours
de ne pas toucher A la fortune des habitants... "Nous ne nous sommes
pas soulevés pour piller les droits de nos fibres, mais pour les défendre" » 5.
Stefan Ioan Fiinufá alias Zilot RomAnul (le Roumain MA) 6, un autre
eontemporain qui avait coml.] Tudor Vladimirescu nous a laissé lui-
aussi un portrait da chef de la révolution de 1821: connaissait
les lois du pays » nous assure-t-il. « Car j'ai eu la chance de la connaltre
continm, le "cbroniqueur"et vrai est-il que Phorame était doll() par la
nature, réservé dans ses propos et toujours d'un air pensif, et lorsque
le chagrin lui brfilait le cceur, des paroles désespér:es à Pa&esse de la
tyran.nie lui échappaient... Il connaissait aussi les lois de la guerre... » 7.

Tudor a perdu très tôt son père, Constantin Ursu, originaire da
district de Mehedinti, de Presna peut-étre ; la mère, Ana Bondoc,
native du village de Vladimiri (district de Gorj), mourut plus tard, peut-étre
tout de suite après la guerre russo-turque de 1806-1812; selon la tradi-
tion, leur seule fine fut tuée pendant une bagarre entre Tudor et une
bande de Grecs qui auraient voulu Penlever. La jeune fille s'est fracassé
la tête en tombant 8.

De nombreuses information.s et la liste n'est pas épuisée repré-
sentent Tudor Vladimirescu comme « un homme sérieux et pensif ». Ses
Téflexions, brèves, ne venaient que tard, apiès un « colloque » intérieur,
comme un écho, comme une conclusion ; si nécessaire, il passait à l'action,
sin.on il gardait à lui seul la solution, en réprimant un geste hAtif. Ses
idées les plus remarquables restaient profond 'ment figées dans son « pro-
gramme » de « perspective ».

Les documents D.0118 apprennent que Tudor n'avait jamais été marié,
qu'il avait ram; une vie sobre díterminant ses compagnons de respecter
son « dfoit », tant A, cet égard que dans les affaires 9. Il était parfois cruel,
et méme vengeur. Il n'a commis qu'une seule fois selon ses propre,
.aveux un « act() irréflécbi » s'obligeaint ensuite de prendre à sa charge
tous les frais 10 Iln'enlevait pas la vie d'un homme avec la facilité qu'on
attribuait à l'époque A un militaire «de carrière » corium c'était le cas
.de Tudor et il était prèt de pardonner, une fois hors danger. Mais si,
au contraire, il était persuadé de la nocivité d'un acte, il n'arrêtait pas

www.dacoromanica.ro



11 Documente privind istoria Romdniel. Rdscoala din 1821 (Documents concernant
l'histoire de la Roumanle. La révolution de 1821) I, Bucarest, 1959, n° 17; Emil Virtosu,
op. cit., p. 23 26, 88 90; Saya Iancovici, Tudor V ladimirescu. Documente ;i date noi
(Documents et données nouvelles), Revista Arhivelor it 1970, 2, p. 571, 584-587.

Nicolae Stoica de Hateg, Crontca Banatutut (Chronique de Banat) par les soins de
D. Mioc, Bucarest, Ed. Academici, 1969, P. 304.

13 C. D. Aricescu, op. cit., p. 31-32.
14 Emil Virtosu, op. cit., p. 10.
15 C. D. Aricescu, op. cit., p. 27.
11 Documente ... 1821, I, n°° 26 et 27.
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les représailles avant l'extermination de Padversaire, ou bien avant l'avoir
mis hors combat 11.

Ces traits de tempérament et de caractère ont fortement impressionné
le chroniqueur Nicolae Stoica de Hateg qui l'avait très bien connu, du
moins depuis 1814. o D. se tenait bien sur ses gardes » notait le chroniquer
se ra,pportant au premier « quarter militaire » de Tudor installé à Illehadia
en 1816 pendant six semaines 12. Et il était « prudent » ajoutait le chroni-
queur. Puis, il est part pour Bucarest. En automne il est revenu à Mehadia
pour y rester encore neuf semaines. Souvent il rendait visite à ce Roumain.
de Banat, soit chez lui, soit aux bains où ils prenaient rendez-vous. La
réflexion finale « Toujours pru.dent » paralt une constatation définitive,
après une nouvelle « 41reuve ».

Nous avons affirmé que Tudor ne s'est pas marié. Voyageant souvent,
par les exigences de son métier dans la contrée de Closani, un paysan de
confianc,e lui a demandé : Pardonne-moi, mon boyard, de te poser
une question. Pourquoi ne te marie-tu pas ? Tu pourrais Vinstaller chez
nous pour que nous Vayons intendant pour la vie ; car tous Vaiment bien
comme un boyard juste et homme de foi Tu nous claalrasserais des
parvenus qui pourraient nous piller». Tudor ne rípondit que plus tard,
potir soi-même plut6t : « Helas, Talamane ! Je ne suis destiné ni A, la
fortune, ni aux femmes ; autres sont les voies de mon destin »13.

Les sources gardent de Tudor aussi d'autres réflexions semblables.
De ses actions précédant Pannée 1821 se laisse entrevoir une voie déjà,
choisie qui a l'air de défier toutes les risques, un rare sentiment de respon-
sabilité pour le sort des hommes au milieu desquels il vivait et qui lui
inspiraient la conviction gull n'y a qu'une seule modalité de leur porter
secours : une action d'ampleur, intelligente », au nom du pays et « au profit
du peuple ». La tradition garde une option de Tudor : sa sceur devait
(Sponger Iancou Jianu. Justement au temps des préparatifs, la jeune fille
a été enlevée de son village, Vladimiri, par des Grecs. La jeu.ne fille étant
morte, les deux amis ont juré de se considérer, dordnavant, parents.
Iancou Jian.0 aurait dit alors : 4 Je deviendrai haidouk, je tuerai chaque
Grec qui tombera entre mes main.s ». e Non, aurait répondu Tudor, moi
je vais lutter en Russie »14. Que ce soit cette circonstance ou bien une
autre plus difficile15 qui aurait déterminé roption d'ailleurs non réalisée
de Tudor, est moins important. Nous savons que rid& l'a poursuivi
depuis 1812, ou un peu plus tard 16. Dans une autre circonstance, quand
traqué par des ennemis il se cachait chez un fidèle qui lu.i demandait les
raisons de son silence, Tudor await répondu, après un quart d'heui.e,
d'un regard interrogateur : « Vivrai-je tant pour délivrer le pays de eette
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17 C. D. Aricescu, op. cit., p. 30.
28 Ibidem, p. 26.
18 Documente ... 1821, I, no 46; Revista arhivelor*, 1970, 2, p. 581.
22 C. D. Aricescu, op. cit., 13. 15-16.
22 Em. Virtosu, op. cit., p. 18-19, 40, 99-108; Documente .. 1821, I, p. 59, 60-62,

70-71, 75, 86-88, 104-106, 109, etc.
22 Em. Virtosu, op. cit., p. 26.
22 C. D. Aricescu, op. cit., p. 17-19.
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racaille d'étrangers ?) 17 11 ne s'agit pas de sentiments xénophobes, mais
de la haine envers l'étranger exploiiateur. A cet égard encore, c'est la
tradition qui a `conservé' une « scene » édificatrice : un jour, quaaad il se
trouvait à sa propriété de Cernet, ses serviteurs se sont permis de maltraiter
un quincaillier juif qui vendait sa marchandise dans les villages. Tudor
les a admonestC en leur expliquant que le Juif est, lui aussi, Atre de
Dieu » qu'on ne doit pas outrager ; puis, il a ordonné «séverement
que personne n'a la permission d'outrager qui que ce soit sur son domaine,
c,ar celui qui désobéira sera durement puni 18.

Dana l'ame dure du pandour, du militaire et de l'homme d'affaires
toujours confronté avec les difficultés de la vie l'affection et la tendresse
gardaient quand même leur place. En 1814 on le retrouve A, Vienne en
train de régler les affaires du boyard N. Glogoveanu. Il a beaucoup aimé,
d'un amour paternnel, l'enfant de celui-ci dont la mere était morte.
De Vienne, il écrivait au boyard Glogovean.u, qui se trouvait dans le pays,
au sujet de « ce petit trésor », semblable à « un ange qu'était la « demoi-
selle Masinca * dont il a pris soin comme de son propre enfant 19.

Il est difficile de nous prononcer sur le degré d'instruction de
Tudor, car nous ne sommes pas inform& qu'il ait appris d'une maniere
organisée, et pour une période plus longue, dams une institution seolaire
quelconque. Il s'est exercé X lire sur une 4Bucoavn6 » (Abeeedaire),
instruit par le pretre de son village. Vers les 10-12 ans nous le trouvons
chez un « arehiviste » de Craiova, l'instituteur Lupu chez lequel il a appris
encore d'autres matières mais sans y rester longtemps. Nous lej.etrouvons
ensuite dans la maison du vieux boyard Ion Glogoveaam où il avait la
permission de s'instruire à c6t6 de son fils, Nicolae, qui fut son camarade
,d'enfance et qui a gardé Tudor dans son entourage, comme homme de
confiaaacc, en dépit du désaccord de son per° 20

Il n'a pas fréquenté de hautes &Dies pour apprendre la comptabilité,
car il est entré ttot dans le tourbillon de la vie et les affaires ne lui ont
pas accordé le temps nécessaire. Potutant, il est devenu l'un des plus
actifs commerçants valaques roulant d'importantes sommes d'argent et
entretenant des relations d'affaires dans le pays et A. l'étranger 21. La
tradition nous enseigne qu'il faisait du commerce avec du gros et du
menu bétail et ses hommes allaient jusqu'A, Pest et 6, Vienne en s'absen-
tant pendant des mois 22. « Lui-mAme est arrivé jusqu% Pest avec le
bétail au temps qu'il était encore intendant sur les domaines de Glogo-
veanu 28. Apr& l'invasion des « Adalyi » de 1814 qui l'ont pillé lui aussi,
il exprimait, dans une lettre adressée Ai N. Glogoveanu, l'espoir que

les choses s'arran.geront d'ame manière quelconque », c,ar moi aussi
j'ai trop de problèmes dans le pays et, les uns et les autres continuent
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d'agir A mon préjudice o 24. Hormis son conamerce, il possédait aussi un
bistrot et plusieurs moulins A, eau 29 j il avait des relations d'affaires en
Autriche de Orsova A Vienne, de même qu'au sud du Danube, chez
les serbes A, Odessa 26. En 1816, par exemple, il sollicitait le remboursement
d'une créance de Regep-agha exécuté alors A, Orsova en valeur de
163 087 piastres (ou même 290 500 piastres, selon le grand vizir lui-même) 27.

Ayant les connaissances nécessaires A, l'ex-ploitation agricole, et
l'argent n.e lui manquant pas Tudor assurait aussi le fermage de quelques
propriétés rurales 28. Pour le droit d'affermage du domaine Plostina
(district de Mehedinti) il payat un arrérage annuel de 1300 thalers, 500 oka
de blé et 150 oka de poisson (de la morue et des esturgeons salés) 29.

Les termes de rédaction des contrats reflètent la conception des « parte-
naires * A cet égard, celle de Tudor y compris. Pour le domaine susmention-
né, par exemple, il avait acquitté en avance l'arrérage annuel en s'obligeant
de procéder d 'une manière similaire A, l'avenir. 11 demandait en &bang°
d'être considéré, au long des trois années comprises dans les termes du
fermage « exaetement comme un maltre »3°. En 1815 quan.d &la-tat le
conflit avec N. Glogoveanu pour le fermage du domaine de C6twm, Tudor
lui c'crivit en le priant de ne pas commettre une injustice envers lui, car
« je suis le maitre, c'est 1 moi de régler les affaires et d'en rendre compte * 31.

11 n'a pas effectué des études spc'ciales d'arpentage, mais il a été
tin bon arpenteur, très recherché, tant isiour des travaux habituels que
pour ceux concernant les frontières du pays 32 D. a travaillé A, cet égard
avec le # biv clucer za arie » stefan Miculescu et le boyard lean; Iordache
Oteteliseanu. ".

Il n'a pas appris l'« art » de la guerre dans des hautes écoles d'études
militaires, mais il a été un excellent comm.andant de bataillon dans la
guerre russo-turque de 1806-1812, plusieurs fois apprécié au superlatit
par les généraux russes 34) décoré de l'ordre « Saint-Vladimir o et recom-
pensé du grade de lieutenant de Pam& russe (il re gevra le brevet de
grade sur sa demande, en 181935) ; il avait été nonuné, en 1812, comman-
dant de pandours pour deux districts 36, et en 1821 il a témoigné de sa
capacité d'organiser et de conduire ce qu'avait été en réalitS la première
arm& moderne des pays rot:mains.

Ni la « science » de l'administration, Tudor Vladimirescu ne l'a
apprise dans une école, mais il a conduit la contrée de Closani, commie
intendant, avec son frère Papa, presque ininterrompu, depuis 1806 A,

24 Documente ... 1821, I. p. 90-91.
25 Em. Virtosu, op. cit., p. 9, 16, 86-87, 90-93; Documente ... 1821, I, p. 51-52;

Archives de l'Etat., ms. 89, f. 240-241 et ms. 108, f. 236. .

29 Documente ... 1821, I, p. 47, 66-68; Revista arhivelor*, 1970; 2, art. cit., p. 578.
27 Documente . . . 1821, I, p. 112-113; Revista arhivelor ., 1970, 2, art. cit., p. 588-589.

Documente ... 1821, I, p. 48-49; Em. Virtosu, op. cit., p. 21 et 54-56.
29 Em Virtosu, op. cit., p. 21; Documente ... 1821, I, p. 48-49.
39 Ibidem.
31 lbidem, p. 54-56.
32 Revista arhivelor iv, 1970, 2, art. cit., p. 589-593; Em Virtosu, op. cit., p. 60.
a3 Etn. Virtosu, op. cit., p. 60; Documente . . . 1821, I, p.116; Revista arhiveior s, 1970,

2, art, cit., p. 589; C. D. Aricescu, op. cit., p. 36.
34 Documente 1821, I, p. 40-43,45, 46, 48-51, 53-55, 57-58.
35 Ibidem, p. 142.
39 Ibidem, p. 72-73.
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37 C. D. Aricescu, op. cit., p. 21, 23-25;Idem, Acte justificative la istoria revoltifiunil
romane de la 1821 (Actes justificatits sur l'histoire de la revolution roumaine de 1821).
Craiova, 1874, p. 83; Documente ... 1821, I, p. 38-40, 57, 95, 100-101, 116, 164-165.

" Documente ... 1821, p. 60-61.
33 Em. Virtosu, op. cit., p. 43-52.
4° Ibidem, p. 49.
"s Revista arhivelor*, 1970, 2, art. cit., p. 580. (souligné par nous, G.D.I.)
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1820, fonction qui lui a 60 particulièrement el:16re 37. Il n'a pas visé
de hautes dignités, car celles-ci étaient réservées aux boyards et Tudor
était l'homme de la réalité.

Il n'a pa S étudié les sciences juridiques non plus dans une Académie
quelconque. Il les a acquises « en marche », dans la confrontation avec
les exigences et les difficult& de la vie et des affaires, dans sa qualité
d'administrateur et d'homme de grande confiance du boyard -N. Glogo-
veanu, de fermier et de « maltre », propriétaire lui-méme de quelques
domaines achetés par arpente ; d'associé, avec d'autres paysans, Ai des
moulins et A, d'autres propriétés terriennes ; d'arpenteur, d'intendant de
contrée, de fondateur d'église et d'a.dministrateur de petits monastères
et d'autres églises ; et surtout de commerçant, activité qui lui est caracté-
ristique par excellence.

Dans toutes ces circon.stances, Tudor a (Ill bien connaitre les con-
tumes, les traditions et les lois. Quand il ne pouvait pas se présenter
A, un procès, il envoyait son « représentant », selon la pratique des « gens
aisés »38 de l'époque ; et celui-là devait étre instruit, bien entendu.
fut oblige) de se présenter A, un proc& A, Vienne, en terre étrangère, pour
régler quelqu.es affaires demeurées embrouilles après la mort de la fenune
de Glogoveanu 39. « Ce proc& m'étauffe totalement » écrivait-il une fois
au boyard 49. avait engagé un avocat, mais il devait connaitre plus ou
moins les lois du pays pour éviter des dépenses excessives, fait qui lui
déplaisait le plus : « J'en ai assez des dépenses que je dois faire dans
ce pays », écrivait-il. Par ses contacts d'affaire à l'étranger, il avait conso-
lidé son savoir et n'enten.dait pas se soumettre A, un autre tmitement car,
dans l'esprit de l'époque, il devait étre jugé selon les lois de son propre
pays. Les juges de Vienne écrivait Tudor A N. Glogoveanu le 23 août
1814 « selon leur loi ont jugé bon » de continuer le prorès dans une
manière quivenait à l'encontre des intéréts du boyard. Je me suis opposé,
aux termes de nos lois, car 120U8 appartenons à un autre pays et it
autre loi ». ii aumit probablement dû insister pour persuader les juristes
viennois. « Et s'il ont vu cela continuait la lettre de Tudor ils ont
décidé d'écouter nos points de olroit *. Puis, bon con.naisseur de la piocé-
dure, Tudor indique au boyard qui se trouvait dans le pays, conunent
agir afin, d'extraire ces « points » de « la loi du pays » et les lui faire parvenir
A, Vienne. Il n'oubliait pas de préciser que la poste de Bucarest doit délivrer
« un reçu pour que les lettres ne se perdent plus », et, ajoutait-il, « qu'on
&rive aussi en allemand » sur les enveloppes 41.

Vers 1821, ses affaires étaient totalement embrouillées et il devait se
défendre en invoquant la loi. Mais, cette loi, expression de la, volonté
des plus puissants, pouvait étre interprétée et ce n'était pas A, lui d'avoir
le dernier mot. La loi devait étre conn.ue de toute fagon, jusqu'A, ce que
le moment du changement viendra, moment auquel Tndor, par ses paroles
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Nicolae Stotca de Hateg, op. cit., p. 304.
43 Alexandra Dulu, Carlile de infelepciune tn cultura romand (Les livres de sagesse

dans la culture roumaine), Bucarest, Ed. Academiel, 1972, p. 32.
u Didem, p. 37.
45 Nicolae Stolca de Hateg, op. cit., p. 14.
" Em. Virtosu, op. cit., p. 19.
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hatives, tel un écho intérieur consigné par les documents, a fait quelques
a allusions », même avant 1821.

Les lectures de Tudor Vladimirescu! Tant que ses multiples activités
le permettaient. Le fait d'avoir demandé au lettré Nicolae Stoica de Hateg
e Calendarele » (les Calendriers) 42 prouve qu'il avait l'habitude de ce
genre de lectures qui abondaient de renseignements pratiques. Calendarul,
qui a connu le comble de sa diffusion A. l'époque de la formation de Tudor,
le Rhainic valaque étant un des plus importants centres de production
de ces publications « une réelle publication périodique * visait la
formation d'un homrae actif et audacieux, en même temps que la stimula-
tion des capacités que Phomme possède et qui peuvent conduire A, une
meilleure organisation de la vie et du travail ". C'est d'ailleurs l'époque
de la grande diffusion des livres de sagesse en général et Tudor en
aurait du trouver dans la maison du boyard Glogovean.0 de Bucarest,
et dans d'autres maisons qu'il fréquentait lors de ses séjours pour a quelque
cas * ou bien pendant ses brefs loisirs. De pareils livres et pas seulement
des Calendriers devait-il avoir trouvé dans la bibliothèque de Nicolae
Stoica de Hatkg, homme qui s'instruisait en permanence et dont la biblio-
thèque comptait, en 1821, plus de 137 titres (263 volumes) 45. Tudor le
visitait souvent, en 1816, pendant le séjour à Mehadia, siège de son a Quar-
tier » ou bien aux bains, où ils se rencontraient habituellenaent. Tudor
a été aussi un lecteur de livres religieux, de grande autorité morale
l'époque, par les enseignements chargés de simplicité et de justice, com-
prenant des règles de conduite sociale si souvent éfreintes d'une manière
flagrante, par des réalités de son temps.

Dans les documents éLaborés par la chancellerie de Tudor, en 1821,
mais aussi dans d'autres documents antérieurs, conçus et rédigés exclusi-
vement par lui (où Papport d'autres personnes est done exclus) se
retrouvent fréquemment des expressions et des a enseignements » tirés
de ces livres. En 1808 Tudor offre à l'église de Prepa un Triode
achetf3 à ses bads 48

Mais, pour la formation d'un homnae de la valeur de Tudor et pour
la consolidation d'une conception il faut retenir surtout la lecture de ce
livre de chevet de sa génération et de plusieurs générations suivantes
qu'avait été Istoria pentru ineeputul romAnilor in Dachia (Histoire des
débuts des Roumains en Dacie) de Petra Maior.

Nous savons que le livre avait paru en 1812. L'archiprètre Nicolae
(il s'agit du méme Nicolae Stoica de Hateg) recommandait aux prétres,
en 1813, de l'acheter avec encore deux autres travaux : a Achetez-les,
pour les lire, et les bien. approfondir a. Personnelement il l'a beaucout
apprécié, comme tous les Roumains qui l'ont lu, ou qui ont réussi toui
au moins de cormattre son contenu. Le lettré roumain du Banat l'a définp
comme 4 la première histoire des Roumains en langue roumain.e » et conseillé
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47 Nicolae Stoics de Hateg, op. cit., p. 12-13.
48 lbidem, p. 304 (souligné par nous. G.D.I.)
44 s Revista arhivelor s, 1970. 2. p. 573; Karaczay F.. Midges aber die Moidau und

ihre Betoohner, Wien, 1815.
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les lecteurs de sa chronique : Cherchez-le, ce livre, et instraisez-vous »41.
Peut-être Tudor avait-il appris l'existence de ce livre. Ilne l'a pas demandé
1ors de son premier a Quartier de 6 seraaines, de Mehadia. Il avait des
problèmes compliqués à résoudre à Rusava (Orsova), pent- Atre des restes
de sa pdriode viennoise ». 11 partit pour Bucarest. En automne 1816,
en septembre notait notre chroniquer vint chez moi, à cheval,
de la Transylvanie », accompagné d'un seviteur. Après avoir mis les chevaux

l'écurie et pris lui-même un déjeuner continue l'archiprétre sa pré-
eieuse notation « il demanda l'Histoire Roumaine et des Calendriers ear,
.aux bains il passera son temps it lire. Et _pendant 9 semaines il resta, en
.effet, aux bains. Nous nous rencontrtimes id, et aux bains. Toujours pru-
dent » 48,

Importante par elle-même, l'information du lettré roumain du Banat
selon laquelle Tudor lui aurait demandé l'Histoire de Petru Maior aug-
mente Pa valeur, en ce qui nous concerne, par la mention des entretiens
fréquents de ces deux personnages.

Partant d'une réflexion profonde de Tudor A, l'adresse des boyazds
-roumains, exprimée dans une lettre expédiée de Vienne Ai N. Glogoveanu,
4an a supposé que parmi d'autres lectures aurait figuré, probablement,
aussi le récit de voyage de Karaczai, publié A Vienne en 1815, diffusé
sur le marché viennois à l'époque où Tudor y séjournait 49. N'oublions
-pas qu'A, Vienne avait para en 1806, en langue grecque, la bien connue
9 Histoire de la Valachie » de Mihail Cantacuzène et qu'en 1816 paraissait

Leipzig, aussi en grec, la Géographie de la Roumanie par Dimitrie
Philippide.

Sans nier Pimportance des relations avec l'évéque Ilarion de Argeg
auprès duquel il eut san.s doute beaucoup à apprendre it est difficile
.d'accepter qu'A, l'Age que Tudor avait A, la veille de cette révolution et
avec le savoir » dont il a fait preuve dans des diverges circonstances,
aurait été nécessaire soit 4 instruit » sur la manière dont devraient
Atre formulées les « demandes de son peuple ». Le Programme de la révo-
lution de 1821 n'est pas seulement le résultat de la pensée de Tudor Vladi-
.mirescu. Les recherches de O. Ghibu, concrétisées dans une étude com-
plexe qui paratra sous peu, apporteront de nouvelles données, d'une
valeur incontestable concernant les préraisses idéologiques de la révolution
de 1821. Mais, ce sont la pens& et l'action de cet homme formé, ayant
presque toutes les qualités d'un leader politique et militare qui ont
eonstitué le liant des idées et l'élément qui leur a imprimé une note
révolutionnaire conséquente. Le centre de l'élaboration des idées et
des directions d'action a été en 1821 o Adunarea norodului (L'AssemblOe
du peuple) conduite par Tudor Vladimirescu.

Avant la révolution, plus exactement en 1819, Tudor se fait remarquer
dans d'autres actions de gra.nd intérAt pour le pays. Parmi les nombreux
préjudices rendus au pays par l'avidité du prince phanariote loan Gheorghe
Caragea, il y a un qui vers la fin de son règne, peut-étre milme dans
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55 lzvoare narative privind revolulia din 1821, ms., p. 40.
51 Documente ... 1821, V, p. 585, souligné par nous, G.D.I.
52 G. D. Iscru, Prelegert de istorie moderml a Romfiniet. Revolutia din 1821 condusd de

Tudor Vladimirescu (Cours d'histoire modeme de la Roumanle. La revolution de Tudor Vla-
dimirescu de 1821), Bucarest, 1975, p. 14, note 15.

53 Archives de l'Etat, fonds Saint-Georges, inV. 1126, III, doc. 10; Documente ...
1821, I, p. 385, souligné par nous, G.D.I.

684 GHBO(RGHE 3LSA1RU 10

le dernier an (1818) s'est avéré lourd de conséquences « Il a marchandé
avec les garde-frontières des montagnes qui ont laissé pénétrer sur la
terre autrichienne une multitude de produits et du bétail, en recevant
en échange beaucoup d'argent pour la permission qu'ils don.naient aux
gens de passer, gain duquel ses grecs ont largement profité, eux aussi *,
nous informe Naum Rimniceanu 5°. En confirmant ces faits dans son
« memoir° », Iordache Oteteliseanu raconte comment Tudor a déjoué
les machinations du prince et parle des sentiments qui animaient le futur
chef de la révolution toujours pret A, soutenir les doléances des paysans
contre les abus de l'administration phanariote. A cette époque écrit
le mémorialiste « j'ai eu l'occasion de faire sa comiaissance et nous nous
confielmes nos sentiments patriotiques qui nous avaient liés m&me avant de
nous connaitre occasion qui se présenta en 1819 quand Tudor était inten-
dant de la contrée de Clofani; il avait persuadé alors les paysans libres de
porter plainte au prince Sulu du fait que leurs terres avaient été envahies
par des Allemands ; et le prince a ordonné au caimacam de Craiova de
trouver un boyard ingénieur arpenteur pour se renseigner, mais en grand
secret, pour que les Allemands n'apprennent rien ; et le caimacam, m'avait
choisi a cette fin et c'est ainsi que j'ai passé quelques jours dans les mon-
tagnes avec Tudor » 51.

Done, ce boyard tenait A remarquer que les sentiments patriotiques
qu'il avait confié alors A Tudor, dans les montagnes, dominaient l'eqmit
du chef de la revolution bien avant « de nails rencontrer ».

Vivant en pleine époque de la « renaissance » nationale roumaine
du XIX° siècle, Tudor Yladimirescu a 60 un représentant typique de
cette « renaissance ». Nous nous appuyons aussi, parmi d'autres facteurs,
sur ses propres paroles, sur lesquelles nous avons fait plus haut une telle
observation 52.

Ainsi, dans la troisième proclamation adressée aux habitants de
la ville de Bucaaest et « au peuple tout entier », Tudor &lit : « Unissons-
nous, petits et grands, comme des frères, fils d'une seule mere, wuvrons
ensemble, chacun selon sa capacité, pour la conquete et le renouvellement
de nos droits. Quiconque osera manifester la moindre opposition A la
mise en o3uvre de cette nouvelle naissance, qu'il soit, mes frères, terri-
blernent puni 53.

Avant de conclure cette etude dans laquelle nous avons inclu seule-
ment quelques brefs témoignages du patriotisme du chef de la revolution
roumaine de 1821, corrigeons une oppinions devenue trop facilement certi-
tude chez certains historiens étrangers et roumains. On a soutenu l'idée
quelques-uns avec piudence, d'autres d'une manière plus insistante
que l'action dirrigée par Tudor en 1821 aurait été « mise en scene » par
Al. Pini, consul général tzariste A Bucarest, Grec et hétairiste de repu-
tation. Nous disposons aujourd'hui d'un document éloquant tres peu
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connu, et encore moins invoqué apres avoir éte publie, en 1970, dans
*Revista Arhivelor a n° 2/1970, qui met parfaitement en lumière les
rapports du consul general Al. Pini, membre de l'hétairie, avec Tudor
Viadimirescu et avec la revolution, déjà déclenchée, document qui vient
completer harnaonieusement une série d'autres matériaux conduisant
A, la méme conclusion.

11 s'agit de la lettre de Tudor du 28.1/9.11.1821, réponse A, la lettre
du consul general du 25.I.1821:

« Je vois par son contenu qu'on me croit associé A, une bande d'Ar-
nautes et que mon passage par la rivière de Olta est traité d'action illégale.

Je dois done informer V. Ex. que je suis un vrai fils de la patrie,
que clès ma première jeunesse je /ui ai rendu de nombreur et d'importants
services, mais que je n'en ai recueilli d'autre fruit que l'amour et l'atta-
chement de la nation, tandis que du côté des boyards, il m'a été impossible
d'obtenir le moindre avantage ; mais qu'au lieu de m'offrir quelque secours,
il ne m'ont fait rencontrer que des difficultés, jusqu'à ce que je Buis
tombé enfin dans une extreme misere ; car ces hommes ne sont en état
de perdre leur pays que par égard pour des étrangers. Bs ont rassemblé
de tout côté des brigands et les honames les plus vils de toutes les classes ;
ils les ont enrichis, ornés de titres et de privileges acquis et achetés au
prix du sang de nos ancetres, mais quant A, nous, infortunés amis de
la patrie, ils out toujours jeté sur nous un regard de mépris, plus insultant
que sur leurs chiens ; et, après avoir pille le pays et apres l'avoir réduit
A un état de nudité, pareil aur morts qui habitent les tombeaux, ils
coat ose enfin violer les privileges accordés A, nos ancetres par le Grand
Empire, et dans la poursuite du temps, ils nous ont plongé dans une
telle misère que nous ne voyons plus tarir la source de nos larmes.

Ce n'est point de mon propre chef que j'ai tenté la présente entre-
prise ; mais la population entière des cinq districts, des vines et de
Bucarest mérne, non seulement mes compatriotes, mais des individus
d'origine étrangère, plaant en moi une confiance qui m'honore, et me
rendant la dépositaire de leurs affections. M'ont entralne avec eux, et
ont résolu dans une Assemblée générale de marcher sur Bucarest, afin
de réclamer leurs droits, c'est-h-dire afin d'anéantir les abus qui trop
longtemps avaient pese sur nos tétes.

On ne fera en cette occasion de mal à personne. Car la nation sait
qu'elle est soumise A, un Maitre, et qu.'il n'y a pas d'impunité pour le
coupable. Le peuple ne portera la main sur personne et persiste dans
son obéissance au Grand

Empire'
ainsi que V. Ex. pourra s'en convaincre

par la lecture de la petition ei-jointe, adressée 6, la Haute Porte, et soumise
en meme temps par une humble sollicitation A, S. M. l'Empereur de
toutes les Russies, défenseur de cette nation que Dieu protege.

En consequence, la nation prie unanimenet V. Ex. de vouloir bien,
en vertu de ses fonctions, transmettre copie de cette pffition A. chr. l'envoyé
de Russie A, Constantinople.

Mais parce que l'Assemblée nationale n'a cause aucun désordre,
et qu'elle n en causera point, nous prions instamment V. Ex. de vouloir
bien influer sur les Conseils des Boyards composant le Divan, A, l'effet
de suspendre toute convocation des Pandours et autres troupes destinées
A eombattre le peuple. Car je dois informer, Monsieur, que, si un seul
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Nicolae Iorga no 6370 d'après l'acte se trouvant aux Archives de l'URSS.

" Documenle... 1821, p. 353.
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coup de fusil est tiré sur la nation, il n'y aura pas une seule &me de
race Boyard, qui reste dans le pays Vallaque. Car la nation entière est
enflammée du désir de vengeance contre cette classe ; et n'attend qu'un
premier signal pour le satisfaire. Les habitants de Bucarest partagent
les sentiments du reste de la population.

Quant à moi, je supplie V. Ex. de suspendre tout jugement qui
pourrais m'étre &favorable. Je désirerais vivement pouvoir partir immé-
diatement pour Bucarest. Mais la nation me retient, et sa marche amènera
aussi ma présence.

P. S. Assez de plaintes ont été portées dans le temps à la commissance
des fermiers généraux de la Principauté de méme qu'à Mrs. Boyards,
ce que V. Ex. aurait ignorer. Mais sans y avoir le moindre égard, ils.
n'ont fait que commettre les mémes désordres dans les vines, comme par
le passé, circonstance qui n'aura pu échapper à l'attention de V. Ex. »

Les accusations que Tudor porte aux boyards s'adressent en égale
mesure au consul qui les appuyait o nuance qui n'a pas échappée
aux informateurs tzaristes de Bucarest »55.

La lettre de Tudor Vladimirescu expose avec clarté, méme si en
termes généraux, les objectifs internes et externes de la révolution de-
clenchée en 1821. D'autre part elle est typique pour le « style » dans lequel
écrivait et s'exprimait Tudor.

Tudor a été un homme absolument remarquable, un chef révolution-
naire d'une haute conscience et responsabilité pour le présent et l'avenir
de son peuple et de sa patrie qui a très bien compris la légitimité de
la lutte des peuples balkaniques pour l'indépendance nationale.

La révolution de 1821 dont Tudor Vladimirescu fut le chef marque,
dans l'histoire de la Roumanie, le début de l'époque moderne.
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RHIGAS VELESTINLIS

COMPLÈTEMENTS ET CORRECTIONS CONCERNANT SA
VIE ET SON ACTIVITÉ

NESTOR CAMARIANO

Après la mort du révolutionnaire Rhigas Velestinlis, un très grand
nombre d'historiens grecs, roumains, serbes, etc. se sont mis à étudier
sa vie et son activité, attendu que sa figure révolutionnaire a suscité
l'intérêt des peuples des Balkans 1 et mème de ceux de l'Occident 2. Cepen-
dant, dans les écrits de nos prédecesseurs il y a bien des exagérations,
des inexactitudes et des controverses. Jusqu'à, l'époque Wit y a quelques
décennies, nos connaissances regardant la vie et l'activité de Rhigas
étaient réduites à quelques renseignements disparates non vérifiés. La
biographie la plus complète de Rhigas est écrite par son contemporain
et ami Christophoros Perrevos, mais ce dernier, dans l'ardeur de son
pandgyrique a dénaturé certaines données et événements, tout en cherchant

3 Le fait de reconnaltre la figure de Rhigas commie dans les pays des Balkans se trouve
dens les paroles du recteur de l'Université de Belgrade, Gavrilovie, paroles prononcées en 1912
k Poccasion d'une fete de l'Université d'Athénes. Le savant serbe affirme avec beaucoup de
conviction: Comment pourrions-nous ne pas payer ici un tribut d'admiration et de reconnais-
sance au héros dont le monument orne la place située devant l'Université, au patriote ardent,
au poéte bien inspire, it l'ami passionné de la liberté, à l'égard duquel un de nos historiens
a dit avec justesse appartient au Grecs à cause de sa naissance, aux Serbes, A cause de
sa mort et A tous les peuples de la péninsule des Balkans A cause de sa vie et de ses ceuvress,
Spiridon Lambros, Tic DAtIvcxit 8Ixturt, dans Nioç `E),Xlvoi.t.v4tcov X 1913, p. 141.
Récemment, un autre historien serbe, Kosta Milutinovie, parle avec beaucoup de chaleur
du révolutionnaire Rhigas, qui a exerce une grande influence sur les peuples du Sud-Est euro-
peen. L'historien serbe Ardent patriote et révolutionnaire national grec, Rhigas a
été en meme temps un grand homme des Balkans, le premier protagoniste d'une lutte com-
mune de liberation nationale des peuples balkaniques. Plus encore. Rhigas a été non genie-
ment le précurseur, mais aussi le poéte de la revolution balkanique ... Les poémes de Rhigas
ont éte l'expression et le reflet des aspirations révolutionnaires et des tendances libératrices
long-temps étouffées, non seulement du peuple grec, mats aussi de tons les autres peuples
balkaniques a, Rosta Milutinovié, Les insurrections grecoues dans la littérature serbe. dans
Aekriov Ucrropocil; wet 'EOvoXoycxfx 'grcapeiccq Tijç `EXX6.8oç XV, 1961, p. 104.

Nous rappelons que, de méme, un poéte serbe Voislav lité a écrit un hymne dédié à Rhigas,
hymne qui, traduit en grec par C. Passalannis, a été publié dans le journal athénien slicer**
du 13 juin 1930.

a Chose bien connue, les français ont accordé une attention toute spéciale A la vie et A
l'activith de Rhigas; nous nous bornons à mentionner l'étude d'A. Ubicini, La grande
carie de la Grece par Rhigas, publiée dans la sRevue de Géographie », Paris, 1881, p. 245
246, qui a été largement utilisée par les historiens roumains.

REV. ÈTUDES SUD-EST EUROP., XVI 11,4, P. 687-719, BUCAREST, 1980
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3 Pants MIchalopoulos, PAyag 6 BE-XecrrINXijg. Btoypacptx6v ipivLov.tx, Athenes, .1930, p. 8.
4 ChrIstophoros Perrevos, Z6VT01.1.0g 6toypacpfa aotai,p.ou Phya cDepcdou OeTraXo5

Athènes, 1860, p. 6.
6 N. G. Points, 'H ve6T1; roi Phya, dans 'Ear Ca 1,, XIX, 1885, p. 13.
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joindre son nom A, celui de Rhigas, pour mettre en lumière sa propre
personne. Beaucoup d'historie-ns grecs et étrangers ont teru pour authen-
tiques certaines affirmations superficielles et mal fondées de l'historien
Perrevos et ne sont pas rendu compte que c'étaient des produits de sa
fantaisie ou des choses dues A, sa mémoire, affaiblie à cause de sa
vieillesse, car Perrevos était en 1860, lorsqu'il a publié la biographie
de Rhigas, AO de plus de 85 ans. Heureusement, certains historiens grecs
et en premier lieu Constantin Amantos, ont démontré par des arguments
puissants, que certaines affirmations de Perrevos sont fondées sur sa
propre

imaabination
et qu'elles ne doivent pas étre prises en considération.

Tanis Michalopoulos soutient ceci : « l'époque de Perrevos est révolue.
Des chercheurs sincères se scut engagés à clarifier, par des visites aux
endroits respectifs et des recherches aux archives, les côtés obscurs de
la vie de Rhigas et de réabiliter, du point de vue historique, ce héros » 3.

En effet, par suite d'assidues recherches archivistiques, on a trouvé
et tiré au clair, des Archives viennoises, d'importants documents sur
l'activité révolutionnaire et la fin de Rhigas ; pourtant, il y a encore
certains points obscurs dans la vie et l'activité calturelle du poète thessa-
lien, qui attendent pour 'are élucidés.

Dans notre présente étude, nous allons essayer d'éclaircir quelques
problèmes qui font l'objet des controverses. Nous avons eu d'abord l'in-
tention primordiale de publier un travail de plus grandes proportions sur
le poète révolutionnaire Rhigas, mais les circonstances ne nous ont pas
été favorables. Entre temps d'autres chercheurs ont réussi faire imprimer
certains niatériaux des archives que nous avions aussi recueillies ; c'est
pourquoi nous nous en tenons, présentement, à un article qui sera ajouté

ceux déjà publiés par nous dans les revues roumaines à savoir, dans
« Balcania », « Revista istoricI romftn5, », revistit de istorie »,
*Revue des études sud-est européennes ».

L'an de la naissance de .R1ligas et ses. études. Chr. Perrevos, le
biographe de Rhicras, a bien fait de ne pas s'aventurer, en ce qui con-
eerne la date de la naissance du poète, et se fier à sa fantaisie ; il s'est
contenté d'écrire ce qui suit : « Quant à la date de sa naissance, n'ay-ant
pas d'informations précises, je n'ose pas m'y étendre

En 1885, N. Politis écrit, lorsqu'il s'occupe de la jeunesse de Rhigag :
-« Les renseignements concernant la famine et les premières années de la
vie de Rhigas Fereos, trouvés chez les biographes de ce dernier et chez
les historiens du nouvel Etat grec sont peu nombreux et contradictoires.
On ne sait rien de positif, rien de s-ar ni quant à l'an de sa naissance, ni
pour ses études » 5. Les historiens grecs et romnains, qui ont accordé une
attention toute spéciale A, la vie de Rhigas, n'ont pas réussi à éclaircir
ce problème, du point de vue documentaire. Léandros Vranoussis,
a publié la meilleure des monographies concernant le révolutinnnaire
Rhigas, écrit qu'il ne peux pas établir avec grande certitude l'année oti ce
dernier est né et conclut : « 11 est certain que nous ne sommes pas trop
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Léandros Vranoussls, Píyc, Athenes <1957>, p. 8. En 1968-1969, Vranoussis
publie, dans la collection 'ArrcaPree -cLiv veoeXX7\16)V xXceatx(.5v les ceuvres completes de Rhigas,
sous le titre: Piryccç BeXerr&c-ix (DepecIng, auvceycoyi) xetp.ivcov, epaoXoyoni in-4epyceakc
xcei nupoucrEceal A. Bpavoúcsl, Athenes, tome I, pp. xy +426, tome II, pp. 427-782. Dans cette
edition, Vranoussis s'occupe tres brievement de la vie du poète, mais Il publie toutes les
ceuvres de Rhigas, traduites ou originales. Plus tard, nous allons citer cette edition sous le
titre abrégé: "Arrcevrcc..

7 Apnstolos Dascalakis, Mai7o:r. PAyce Bascrrnail, Athenes, 1964, p. 269.
8 Zeitung der elegante Welt e, du 6 mai 1824.
9 Apud Dascalakis, MeXivcce, p. 286.
18 Chr. Perrevos, 'ATrogvrgzove1cer.cc 7roXetaxci, Athenes, 1836, p.ze.
11 Andreas Papadopoulos-Vretos, NeoeXkrivtxfi cpaoXoyEct, Athena, 1857, tome II,.

p. 327.
12 Constantin Sathas, NeoeXX/vixft cpacaoyEcc, Athenes, 1868, p. 529.
13 Alex. Papadopol-Calimah, Charla Moldovet lucrald de Rigas la 1797, dans s Convor-

bid literare*, XVII, 1883, p. 325. '
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loin de la vérité en affirmant qu'il est né en 1757 environ C'est
aussi l'opinion d'Apostolos Dascalakis : « Rhigas est né vers 1757 », en
se basant sur les ménies sources d'information 7. Nous n'avons pas réussi,
non plus, A, trouver un document qui précise la date de naissance de Rhigas ;
cependant, nous avons un témoignage de son temps, passé inaperçu par
nos prédécesseurs, et que nous voudrions rappeler ici. Dans un jouinat
allemand, on lit : « ist um das Jahr 1758, zu Velestini einer kleinen Stadt
in Thessalien geboren 8. Nous ne savons pas d'où l'historien anonym&
a pris cette date et s'il se trouve ou non plus proche de la Writ&

Quant aux études de Rhigas, on a fait quelques affirmations
complètement erronées, à savoir, que Rhigas, tout jeune, a quitté son
lieu de naissance, Velestino, pour Bucarest, afin d'y continuer ses études.
Andreas Moustoxides soutient, clans la biographie de Rhigas qu'il a publié
en 1812 h, Paris, que celni-ci s'est établi, à llge de 16 ans, à Bucarest,
otit il a fait ses études à l'Ecole Princière, avec les bien connus profe,,, eurs
Néophite et Thdodore 8. De méme, Chr. Perrevos nous informe que Rhigas
a quitté sa patrie à Pige de 17 ans, après avoir appris le grec, et qu'il est
venu en « Dacie # on il a appris le français et l'arabe". Les bien connus
bibliographes grecs, Andréas Papadopoulos-Vretos et Constantin Sathas
nous informent de m'éme, le premier, que Rhigas agé de dix ans a quitté
la Grèce en venant à Bunrest pour ses études 11, et /e second, que Rhigas
est arrivé en Valachie en 1790 et qu'il a fait des études supérieures
A, Bucarest 12. L'historien roumain, Alexandre Papadopol-Calimah affirme
que Rhiga,s a été envoyé à Bucarest en 1764, ofi il a suivi les cours de
l'Ecole princière, et que c'est là qu'il a appris, b., part le gTec et le
romnain, le français, Pitalien et Pallemand aussi ". Voilà done diffd-
rentes opinions exprimées avec une grande légèreté, qui mettent en dilemme
les lecteurs et surtout les chercheurs roumains, lorsqu'ils veulent se do-
cumenter.

Quand Rhigas venu et Bucarest? Comme nous l'avons °MA
vu avant, on a donné,, à eette question, diverses réponses, plus ou moins
p/atribies. C'est un moment très iniportant dans la vie du poète et c'est
pourquoi nous voulons insister un peu plus et ehercher à établir, autant
que possible, une date plus précise.

www.dacoromanica.ro



14 Chr. Perrevos, op. cit., p. 9.
15 Jean Philirnon, iloxii.i.tav tcrrcptx6v Trcp/ Tijg iXX.rivtxijg inavetcrvicrsoK, Athènes,

1859, tome II, pp. 10-11. Mais N. Mavroyénis n'a pas régné cette année-li en Moldavia
et il n'est pas inscrit dans les listes publiées des princes régnants. Une erreur entrame une
autre. L'historien grec Anastase Goudas, étant influencé par l'affirmation de Philimon,
vient avec une autre affirmation, complètement erronée, selon laquelle Rhigas a eu le bon-
heur de se lier d'amitié, en Moldavie, avec le savant juriste et lettré Demétre Gatardji,
dont il a apris la langue arabe, BEOL 7sccpciXX7IXot, Athénes, 1874, p. 112. Les documents, pour-
tant, nous montrent que D. Gatardji a vécu et déployé son activité it Bucarest, non pas en
Moldavie,. Nous rappelons aussi un curieux renseignement regardant les relations de Rhi.
gas avec Alexandre Ypsilanti, fourni par Alexandre Soutzo. Celui-ci, se référant it l'attitude
du prince régnant de Moldavie, Alexandre Ypsilanti, pendant la guerre turque-russe-autri-
chienne, ajoute que Ypsilanti concerta avec les Autrichiens sa propre captivité et fut con-
duit it Brine, en Moldavie ... Pendant son séjour dans les Ètats autrichiens, 11 était accom-
pagné de l'immortel Rhigas, fort Jenne encore, 11 prit un soin paternel de son éducation,
et, par la lecture qu'il lui falsait faire des classiques grecs, il avait dès lors rempli son
Arne d'enthousiasme (Histoire de la réoolution grecque, Paris, 1829, pp. 24-25.) Comme on
le salt, la fuite d'Alexandre Ypsilanti en Autriche a eu lieu en avril 1788, de sorte que nous
audons dil admettre que Rhigas était en Moravie cette année-la (1); cependant, les docu-
ments nous montrent qu'en 1788 Rhigas habitait et activait en Valachie.

la Dim. Iconomidès, '0 Ilyccq (DepccIoç iv BÀccxf.cc, dans 'AOnvii *. 53, 1949, p. 130.
17 L. Vranoussis, op. cit., p. 17; Ap. Dascalalds, op. cit., p. 274.
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Christophoros Perrevos, l'ami de Rhiga,s affirme d'une façon tout
h fait erronée que o l'arrivée de Rigas en Roumanie a eu lieu vers 1790 r 14.
L'historien grec Jean Philimon, pour glorifier le nom de la famine Ypsilanti
par ses relations avec Rhigas nous renseigne qu'Alexandre Ypsilanti a logé
Rhiga,s dans sa maison de Constantinople, lui donnant une instruction com-
me l'aurait fait un père, qu'il l'a pris pour secrétaire et qu'en 1786, il
l'a recommandé comme seorétaire A, N. Mavroyénis lorsque ce dernier
a été nommé Prince régnant en Moldavie 16.

Dim. Iconomidès, qui s'est spécialement occupé du séjour de Rhigas
en Valachie, écrit, ayant, comme principale source d'information, Jean
Philimon : « A quel moment Rhiga,s est-il allé en Valachie, on ne le sait
pas exactement. 11 est très probable que ce voyage ait eu lieu en 1786,
lorsque Mavroyénis oat été nommé Prince régnant de Moldavie r. Et plus
loin, il affirme : « Rhigas se trouvait en Valachie avant 1786 *16.

L. Vranoussis et Ap. Dascalakis pensent que le témoignage de Phili-
mon est « le plus digne de conffance »17. Les deux historiens arrivent A,
la conclusion que Rhigas est venu en Valachie en 1786. Tons les deux
cherchent 1 renforcer l'affirmation de Philimon par un renseignement
plus ancien, provenant d'un ami de Rhigas, G. Kalafatis. Nous avons
lu nous aussi, le texte de Kalafatis, mais nous ne sommes pas restés très
convaincus que « le boyard grec de Valachie r el:It été Alexandre Ypsilanti.
Si Kalafatis se fa référé A. l'ancien Prince régnant de la Valachie, pourquoi
le nomme-t-il « boyard grec de Valachie r et non pas phanariote de Cons-
tantinople ? Nous croyons plutôt que G. Kalafatis envisageait un boyard
roumain ou grec phanariote de Valachie trouvé A, ce moment 1A, A,
Constantinople a qui, A. son retour au pays, a emmené Rhigas avec lui,
l'ayant peut-étre engagé aussi A, son service, lui donnant ainsi la possi-
bilité de se &placer A, Bucarest. De cette façon, nous pensons pouvoir
mieux expliquer le départ de Constantinople de Rhigas et le fait de s'iltre
établi dans la capitale de la Valachie. En ce qui concerne l'année de son
départ, nous devons la, situer avant 1785, quant, du point de vue docu-
mentaire, on le trouve A, Bucarest.
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kith* Publié par Georges Potra dans Documente priviloare la istoria °mph,' Bucuregli,
Bucarest, <1961), p. 529.

" N. Camariano, StaiLovilxut 8ptiol Nyce BeXsanv765 tyrh BXecxta, dans
Max.dovtx-t) Zcoi, fascicule 123 du mois d'aotlt 1976, p. 8.

" Voir Emil Virtosu, Nou despre Riga V eleglinul, premergdtorut independent ei grecegti,
Bucarest, 1946, p. 15.

n Ibidem, p. 4. La présence, en cette année, de Rhigas, en Valachie, est attestée aussi
par une note ajoutée par Rhigas à sa traduction du Nouvel Anacharsis. A la page 295 on
lit: Tc73 1788 1'ret, 6vsccG eIg rò rylryto6ov ciaov ... (En l'an 1788, me trouvant à Giumiu, j'ai
vu ...), voir No; 'Avcixctpatç, tome IV, Vienne, 1797, p. 295: Vranoussis, 'Ancona, p. 536.

22 Ernst Minch, Die Heerzage des christlichen Europas wider die Osmanen und die
Versuche der Griechen zur Fretheit . . Basel, 1823, tome III, p. 216.
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En ce qui concerne l'année où Rhigas arriva à Bucarest, les diverses
opinions se contredisent, car, selon les dires de Dascalakis lui-méme, les
sources respectives sont douteuses et confuses. Dans la Bibliothèque de
l'Académie Roumaine il y a un document daté le 31 mars 178512, où
l'on voit quelles dépenses on avait effectuées pour la réparation d'un pont
situé rue de l'Archimandrite, les noms des personnes qui ont contribué
A, cela, la somme payée par chacun, les personnes qui n'avaient pas payé
et quelles sommes elles devaient payer. A c6té du t grAmatic (scribe)
Ianaki » qui devait payer 6 thalers, on trouve aussi « Riga capitaine #,
avec 15 thalers. En 1976 nous avons supposé que ce « Riga, capitaine #
await pu étre le poète thessalien12, tanclis qu'à présent nous nous pro-
noinons avec assez de certitude qu'il ne s'agit pas lb, du poke Rhigas,
mais bien de son frère Costis, que nous trouvons encore &tenant le
méme poste le 28 janvier 1792 2° En publiant quelques documents
regardant Rhigas Velestinlis et, sa famine, Emil Virtosu écrit t on ne sait
pas quand Rhigas est venu en Valachie ». En tout cas, en 1788 il y était
depuis longtemps, attendu que le 27 mai 1788 un document princier

demandait aux préfets de Vlasca, de vendre une partie des biens de
Riga le secrétaire » 21. Le document publié par Potra vient renforcer la
supposition de Virtosu, selon laquelle ce depuis longtemps # peut étre
établi avec plus de précision, en 1785. Si le frère de Rhigas peut étre
trouvé, par les documents, en cette année, en Valachie, on peut tout
aussi bien admettre que Rhigas, qui avait emmené sa famille dans notre
pays, y était arrivé avant le 31 mars 1785. Pour nous, c'est un point
de repère, suivant lequel nous tfi.cherons d'éluder certaines affirmations
erronées et d'établir des données plus précises concernant la vie et Pactivité
de Rhigas pendant son séjour à Bucarest.

Rhigas a-t-il été professeur à l'Ecole princiare de Bucarest? On a
affirmé que Rhigas avait été professeur a Bucarest. La première affirmation,
passée inapenue par nos précurseurs, nous la tenons du professeur Ernst
Minch de l'Université de Freibolug. Dans un travail publié en 1823,
il &lit que Rhigas a été zuerst Lelu.er auf der Schule zu Bucharest,
sodann Geheimschreiber des Bojaren Nicolo Brancovano # et qu'il « leitete
eine umfassende Verschwörung wider den Tyrannen seines Vaterlandes
ein 22. Nous ne savons pas si l'affirmation de l'historien allemand est
fondée sur quelque document, ou si vraiment nous pouvons lui accorder,
crédit. De méme, un autre historien, Alexandre Papadopol-Calimah,
soutient qu'en 1790, t A, part sa fonction de secrétaire du Prince régnant
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23 Alexandre Papadopol-Calimah, Citarla Moldooel lucraid de Rtgas la 1797, dans,
Convorbiri literare*, 17, 1883, p. 325.

21 Arladna Camariano-Cioran, Les Acadérnies princiares de Bucarest el de Jassy el leurs
projesseurs. Thessaloniki, 1974, pp. 447-449.

25 V. A. Urechia, Istoria scoalelor, Bucarest, 1901, tome IV, p. 63.
" A. Camariano-Cioran, op. cll., p. 401.
27 Nous rappelons que C. Tb. Dimaras crolt que Rhigas est arrivé aux Principautés

du Danube vers 1786 et qu'll y complète ses études, tout en remplissant de petits emplois
administratifs et mitres, auprés des princes et en s'occupant d'entreprises commerciales*,
Hisloire de la littérature neo-hellénigue, AtMnes 1965, p. 189.
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IsTicola,s Mavroyénis, Rhigas était profesqeur A l'Ecole princière de
Bucarest #23.

Récemment, Ariadna Camairiano-Cioran a inscrit en étudiant
l'Académie princière de Bucarest Rhigas aussi parmi les professeurs de
cette académie, en mentionnant qu'il y a enseigné en 1783 et proba-
blement en 1791 aussi 24.

11 est difficile d'admettre que Rhigas ait vrairaent été, en 1783,
professeur A, l'Académie princière de Bucarest aux côtés des professeurs
célèbres, tels Néophyte Cavsocalyvitis (1767 1784) et Grégoire Constandas
(1782-1787). Sur quoi celle qui a rédigé cette Uncle s'est-elle bask) pour
compter Rhigas parrai les professeurs de cette académie ? Sur une simple
affirmation de l'historien V. A. Urechia, seloia. laquelle Rhigas a,vait été
professeur I Bucarest en 1783 pendant le règne de Michel SOUtZ0 26, sans
indiquer quelque source documentaire. A. Caraariano-Cioran soutient
cepandant « qu'il ne fait pas de doute qu'il a trouvé cette information
dans un document qu'il a négligé de citer # (p. 447). Serait-ce airksi, ou
bien c'est purement et simplement -une affirmation non fonclée, comme
taut d'autres, faites A la légère par cet historien dans son ceuvre? Par
exemple, V. A. Urechia soutient que le professeur Manassis Eliades de
l'Académie princière de Bucarest a été envoyé en 1785 en Occident par
le Prince régnant Alexandre Ypsilanti pour acheter des instruments
scientifiques. A. Camariano-Cioran conteste, cette fois-ci avec des argu-
ments puissants, les affirmations écrites par Urechia, en montrant qu'eu
1785 Alexandre -Ypsilanti n'était pas Prince régnant en Valachie, Eliades
n'était plus professeur A Bucarest et les instruments scientifiques étaient
déjA, achetés depuis 1780 26. Quant au cas de Rhigas, cependant, A. Ca-
mariano-Cioran est très indulgente et au lieu de combattre aussi cette
affirmation erronée de Urechia, elle lui accorde, au contraire, crédit et
soutient qu'il a négligé de citer la source de son information, cherchant
méme I la renforcer par eertaines informations de source grecque, les-
quelles, pour nous, ne sont pas convaincantes. 11 n'est pas nécessaira
de combattre ici le témoignage de D. Vernardos, utilisé par l'auteur, pane
qu'il suffit de rappeler que Rhigas, comme nous l'avons déjà montré
ci-dessus, est venu A Bucarest un peu avant 1785 et par conséquent, il
ne pouvait étre professeur en 1783. D'ailleurs il était alors un jeune homme
de 25 ans, sans études supérieures et sans la préparation nécessaire
exigée pour occuper un poste d'enseig,nant A l'Académie princière, aux
ea& des professeurs célèbres 27.

En 1791 Rhigas ne pouvait, non plus, étre professeur, via que, selon
sa propre affirmation, depuis le ler juin 1790 jusqu'A la fin du mois de
janvier 1791, il remplissait A Vienne la fonction de secrétaire particulier
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" Chr. Perrevos, Noe ..., p. 8.
23 A son égard, volr L. Vranoussis, 01 11p68pogot, At/axles, 1955, p. 172.
a° L. Vranoussis, Pllycce, p. 20; Dasealakis, op. cit., p. 280.
31 L. Vranoussis, op. cif., p. 20.
32 Emil Virtosu, op. cif., p. 4.

L. Vranoussis, op. cii., p. 20.
34 Ap. Dasealakis, op. cii., p. 280.
as lannis Kordatos, 'Icrropkt Tij; vedyrem 'EXX&8ccç, Athénes, 1957, p. 325.
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auprés du « serdar Christodoulos Kirlian, baron de Langenfeld, et au
cours de Pannée 1791, les documents ne le désignent pas comme professeur,
mais toujours comme secrétaire.

Par conséquent, on ne pent parler du professorat de Rhigas, mais
on peut admettre qu'il a été un « stadtaxcaog ykyou; », en tenant compte
de ses ceuvres publiées dans le but de rehausser le niveau culturel de ses
compatriotes.

,Rhigas Ile le secretaire de Gregoire Brancovano? Chr. Perrevos
écrit que Rhigas, 2 ou 3 mois après son arrivée en Valathie, a été engagé
comme secrétaire « du grand boyard Brancovano » 2 8. Perrevos ne précise
point chez lequel des boyards Brancovano, ear ils étaient plusieurs de ce
nom, hi l'époque, tel qu'on verra plus loin. De méme, un autre contemporain
de Rhigas, Le Docteur Michel Perdicaris 39, dans un ouvrage intitulé
Pliya4 xoc-c& 4.FosocptXXcXXIlvcov, dont le manuscrit se trouve aux Archives
d'Etat d'Athènes, dcrit entre autres, qu'il a connu Rhigas « ?cap& Bpce-
yxoßecycp -up v.ey&Xcp 6vrce TÓTE ypcapia » (dans la maison du grand Branco-
vano, étant alors secrétaire de ce dernier)3°. Andreas Moustoxiclis &dare
vaguement que Rhigas «a servi pendant quelques anneés cornme seer&
taire du premier des voivodes Brungawano" 31

Les historiens Vranoussis et Dascalakis ont reproduit les citations
mentionnées, mais ils n'ont pas essayé de discuter leur validité, accor-
dant en échange une grande attention à la personalité de Grégoire Bran-
covano. Leur attitude est nettement positive en faveur de Grégoire Bran-
covano, et ils cherchent niéme à combattre en vertu des choses rela-
tées par Perrevos et Perdicaris, l'historien roumain Emil Virtosu, qui
affirme « qu'il ne résulte nulle part que Rhigas efit été le secrétaire de Gré-
goire Brancovano * 32. Vranoussis dit que nous ne devons pas douter du
fait que Rhigas ait été au service de Brancovano 3. De méme, Dascalakis
est convaincu de ce que Rhigas ait été au service de Brancovano, mais
ne sait pas 6, quelle époque cela se passait, c'est pourquoi il écrit : nous
ne savons pas quand il a 6-0 engagé comme secrétaire de Brancovano,
en tous les case cela dut étre) avant d'étre entré au service de Mavroyénis
(c'est-à-dire vers 1788 au plus tard), par conséquent beaucoup avant
1790 lorsque, d'une manière erronée, Perrevos fixe la date de l'arrivée
de Rhigas en Valachie »34. .

Il faut ajouter que l'historien Iannis Kordatos accorde grand crédit
aux choses relatées par Perrevos, Perdicaris et Moustoxidis et combat
Emil Virtosu, en ajoutant que le fait seul de ne point trouver des docu-
ments niumains qui renforcent le témoignage de Perrevos ne constitue
poinfune raison sérieuse pour conclure que le témoignage de Perrevos et
celui des mitres n'est pas fondée a 35.
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39 G. I. Ionescu-Gion, Istoria Bucurwilor, Bucarest, 1899, p. 609.
37 N. Iorga, La pénétration des idées de l'Occident dans le Sud-Est de l'Europe aux

XV Ire et XVIIIe stécles, dans la e Revue historique 6, I, 1924. P. 33.
32 Alexandre Ella/4 Consptratorit greet din Prindpale V un favorit mavroghenesc: Tur-
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Non seulement les historiens grecs oat afirmé que Rhigas a été
le secrétaire de Grégoire Brancovano, mais aussi certains historiens rou-
mains. G. Ionescu-Gion affirme qu'après la paix de Sistov, en 1791, Rhigas
s'est engagé chez le jeune boyard qu'était alors Grégoire Brancovano,
avec lequel il s'était lié d'araitié 3°, N. Iorga, soutient que Rhigas s'est
engagé com.m.e secrétaire de Grégoire Bra,ncovano 37; Al. Elian écrit
que Rhiga,s, « d'abord scribe de Grégoire Brancovano, est devenu seer&
taire du prince Mavroyénis » 38. Seal Etna Virtosu, qui a produit quelques
documents importants regardant la vie de Rhigas en Vaiachie est d'avis
que ce dernier n'a pas été secrétaire de Grégoire Brancovano pour la bonne
raison qu'il n'a trouvé aucune preuve docurneataire dans les archives
roumaines.

Nous &tenons encore d'autres opinions dignes d'être raentionnées.
Le professeur Ernst Miinch de l'Université de Freibourg écrit en 1823
que Rhigas a été Geheimschreiber des Bojaren Nicolo Brancovano ».
Et plus loin il ajouto « Man besitzt von ihm noch sein Bildniss und eine
von gezeichnete Karte von Griechenland » 39. Nous pensons que le tém.oi-
gmage de Miinch provient de Rhigas-raême et n'a point été mentionné
par les chercheurs jusqu'ê, présent. Done, voici un nouveau nom paraitre

l'horizon : Nicolas Brancovano, au lieu de Grégoire Brancovano.
est intéressant de constater que l'historien Ale. Papadopol-Calimah
affirm, lui-aussi, que Rhigas « est resté au service de plusieurs boyards de
Bucarest, &taut surtout le secrétaire de Nicolas Bassarab Brancovano »40.
Cependaint, nous ne savons pas d'où il détient cette information, ear il ne
cite aucune source.

D. Icononaidès soutient que Rhigas a servi comxae secrétaire oauprès
de la famine de Manuel, le père et de Grégoire Brancovano le fils » et
nous renvoie 6, la Biographie de Rhigas, publiée par Perrevos (p. 9). Mais
Perrevos ne mentionne ni sa faraille, ni Manuel Brancovano, =As dit seu-
lement que Rhigas a été engagé par « le grand boyard Brancovano ».
Done, raffirmation d'Iconomidès ne peut CA-re prise en considération.

Nous avons vu, brièvement, les opinions de nos prédécesseurs.
Nous allons essayer d'éclaircir autant que possible, ce secrétariat de Rhigas
dont on a taut parlé et done on parle encore.

Grégoire Brancovano est le fils de Manolake (Manuel) et il est né
en 1771, date établie par Ilie ChiritI qui a spécialement étudié la vie et
l'a,ctivité de celui-ci41. L'an où Gr. Brancovano est né est confirmé aussi
par la Catagrafia oficial4 de 1829 42, où il est mentiinmé comrae étant Agé
de 58 ans en 1829. Si Gr. Brancovano est né en 1771, nous pensons qu'à
l'd,ge de 17 ans il ne pouvait pa s avoir un secrétaire. Il parait que jusqu'en
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1793 Grég. Brancovano n'a pas Menu un poste administratif, vu que les
vers écrits par Lambros Photiadès sous le titre de «'EnLOGEX&I.ttov * en 1793,

l'occasion du mariage de son élève Grégoire Brancovano avec Elisabette
_Bads, sont adressés oak -róv eúyevia-rocrov cpaoXordrrcerov xúpcov xdpLov
rpriy6pLov Bpayxo6ávov »43 (au très noble lettré, le seigneur Grégoire
Brancovano) et nul titre n'y est mentionnée, ce qui prouve que jusqu'à
.cette date-là il n'en avait obtenu aucun. Pour cette raison, nous devons
nous arréter A, l'un des frères Nicolas et Manuel Brancovano, ce dernier
étant le père de Grégoire. Tous les deux détenaient de hautes places ad-
ministratives et avaient besoin d'un secrètaire. Done, il est nécessaire
-d'établir lequel des deux frères Rhigas a servi, Nicolas ou Manuel
Brancovano.

Selon notre opinion nous devons opter pour le « ban » Nicolas Bran-
covano, car nous avons le témoignage du professeur Ernst Miinch, qui
aait un ami de Rhigas et nous croyons que le nom de Grégoire, mentionné
jusqu'à présent par les historiens, doit are remplacé par celui du « tan *
Nicolas Brancovano, son oncle.

Nous ne savons pas exactement à quel moinent Rhigas a servi comme
secrétahe du boyard Nicolas Brancovano : cela a dfi se produire, en tout
cas avant le 27 mai 1788, lorsque nous le rencontrons sous le titre de

scribe », dans certains documents. Cela n'a pas duré longtemps, parce
qu'en november 1788 Nicolas et son frère Manolake, ainsi que d'autres
grands boyards ont été exilés dans rile de Rhodos par le Prince régnant
Nicolas Mavroyénis sous l'accusation selon laquelle ils étaient adversai-
res de l'Empire ottoman" ; ils ne sont rentrés A, Bucarest qu'après la
paix de Sistov (1791).

N. Iorga a trouvé un précieux document signé par Rhigas Veles-
tinlis qui « porte la date de Bucarest, mars 1792 », par lequel il s'engage-
ait comme secrétaire de Grégoire Brancovano ". Le texte rédigé en fran-
çais se trouvait dans les Archives du Consulat d'Autriche de Bucarest
et passé ainsi à la Bibliothèque de l'Académie Roumaine. Le professeur
Iorga n'est pas resté content du français de Rhigas et pour cette raison il
écrit : le style n'est pas de première qualité, et le jeune Rhigas n'aurait
pas pu avoir son diplôme en France ». Malheureusement, nous n'avons
pas réussi à trouver de nos jours, dans le dép6t de la Bibliothèque de
l'Académie Roumaine cet acte important utilisé par Iorga il y a plus de

ans, et dont, peut-ètre, noua aurions appris aussi d'autres détails con-
ternant Rhigas. Voilà done que Rhigas a été le secrétaire de Grégoire
Brancovano, mais seulement en 1792 et non pas immédiatement après
son arrivée en Valachie. Pour combien de temps il a rempli cette fonction,
on ne le sait pas. Nous avons des documents datés du 5 décembre 1794
et du 16 juillet 1795, où il est nommé « Rhigas le scribe », mais cela ne con-
stitue pas une preuve concrète qu'à ce moment-là il occupait vraiment
ce poste, ou qu'il portait ce titre plut6t pour son plaisir. existait,
l'époque; la coutume selon laquelle les boyards ajoutaient avant leur

43 N. Iorga, Amdnunte din istorta noastrd in oeacul al XIX-lea, dans Analele Acad.
mém. section historique. II° série, tome XXXVIII, p. 48.
Dionisios Photinos, Icrropicc rijg rniku ..., Vienne, 1818, tome II, p. 362.

55 N. iorga, La penetration ..., p. 33.
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nom la fonction la plus haute qu'ils avaient exercée ; pourtant Rhigas n'a-
joute pas sa fonction avant son nom, mais après, et pour la plupart il se
contente de signer sans ajouter le nom de Velestinlis.

Par suite des données relatées ci-dessus, en vertu de documents,
il résulte clairement que Rhigas n'est mis au service de la famille Branco-
vano, d'abord à celui de Nicolas Brancovano (1787-1788) et puis (1792)

celui de Grégoire Brancovano ; nous espérons que moyennant DOB éclair-
cissements on mettra fin aux affirmations erronées qui ont circulé jusqu'l
présent.

Rhi gas a-t-il ad secrétaire du Prince regnant N. Illavroyénis et
«caimacam * de Craiova? Les historiens grecs et étrangers affirment avec
beaucoup de convinction que Rhigas a été secrétaire du Prince régnant
N. Mavroyénis, sans mentionner, cependant, quelque document, mais
plutét en vertu des renseignements de Chr. Perrevos et de Jean Phili-
mon. .Après avoir affirmé, d'une raanière erronée, que Rhigas est arrivé
en Valachie en 1790, Chr. Perrevos ajoute que le Prince régnant N. Mavro-
yénis, ayant appris que Rhigas était secrétaire de Brancovano, l'a demandé

ce dernier pour son propre service et ainsi, bon gré, mal gré, le boyard
roumain l'a cédé au Prince régnant 46 Ces renseignements d'étaient que
le fruit de l'imagination de Perrevos et n'ont aucun fondement documen-
taire. Malheureusement, certains historiens leur ont accordé un crédit.
non dt, avec trop de légèreté.

Il y a plusieurs historiens grecs qui admettent que Rhigas a ét&
secrétaire de Mavroyénis, à savoir : Jean Philimon, A. Goudas, Sp. Lam-
bros, Fanis Mihalopoulos, L. Vranoussis, A. Dascalakis, Pol. Enepekidès,,
etc., et parmi les historiens roumains nous rappelons G. Ioneseu-Gion,
Constantin Erbiceanu, N. Iorga, I. C. Filitti, Alexandre Elian, etc. Ce
sont Vranoussis et Dascalakis qui ont insisté davantage sur la biographie
et l'activité de Rhigas, et c'est pourquoi nous nous arrétons aussi plus.
longuement sur les opinions exprimées par ces deux spécialistes, qui ont
consacré une grande part de leur activité d'historiens à présenter avec.
une affection spéciale et avec passion la vie et l'activité de Rhigas Ireles-
tinlis qui a hérolquement péri dans la lutte qu'il a menée pour la déli-
vrance des peuples chrétiens de la Péninsule des Balkans.

Vranoussis exprime l'opinion suivant laquelle « exergant la fonc-
tion qu'il a eue auprès du boyard Brancovano, Rhigas a réussi, en un
court alai, à monter à, la cour princière de la Valachie », en ajoutant plus.
loin : 4t nous ne Rayons pas exaetement à quel naoment Rhigas a été engag&
cornme secrétaire de Mavroyénis. Pourtant, on voit qu'en 1788, il se
trouvait déA it la cour de Bucarest et qu'il a joui de la faveur du Prince.
régnant » 47.

Bien qu'il reconnaisse que Rhigas ait été le secrétaire de Mavro-
yénis, Vranoussis n'est quand méme pas d'accord avec ses préde,cesseurs
hur un point : que Rhigas ait été * un collaborateur intime * et *l'adepte
des idées », de Mavroyénis, en soutenant qu'il ne pourrait admettre une
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chose pareille, A, cause du caractère du patriote grec qui nourrissait une
indicible haine contre la tyrannie turque et révait A. la renaissance de
la nation grecque 48.

De mêm.e, Dascalakis soutient ceci : « il nous est confirmé par plu-
sieurs sources que Rhigas a fonctionné com.me secrétaire du Prince rég-
nant Mavroyénis »48. Quoique Dascalakis mentionne « plusieurs sources »,
sans les citer, plus loin sa certitude diminue et il écrit : « fort probablement,
vers la moitié de l'an 1788, 1101IS trouvons Rhigas au ser-vice de Mavroyénis
comme secrétaire » 0.

Nous avons vu ci-dessus que le « ban » Nicolas Brancovano, dont
Rhigas était le secrétaire, a été exilé dans Pile de Rhodos en 1788 et c'est
cet exil qui nous autoriserait A supputer que Rhigas étant libre, aurait pu
accepter un post de secrétaire auprès du Prince régnant Mavroyénis, mais
qu'il ne l'avait pas fait pour les raisons que nous allons montrer plus
loin.

Passons maintenant au poste de calmacam de Craiova que Rhigas,
selon l'affirmation de bien des historiens, aurait occupé pendant la guerre
turque-russe-autrichienne, afin que nous puissions ensuite tirer des con-
clusions générales sur la présumée collaboration de Rhigas avec Mavroyénis.

Certains historiens grecs et d'autres nationalités nous informent
que Rhigas avait 60 nommé par le Prince régnant Mavroyénis au poste
de cafmacam de Crafova pendant ladite guerre, en. s'appuyant surtout
sur les affirmations erronées de Chr. Perrevos ; de plus, An. Goudas et
C. Dimaras ajoutent que Rhigas a laissé aussi de beaux souvenirs 6,
Craiova ".

Citons, h ce propos, les opinions de certains historiens qui ont accordé
une attention toute sphiale b, la vie de Rhigas.

Pour commencer, rappelons le français A. Ubicini, qui a beaucoup
influencé les historiens roumains. Il affirme que nous soyons d'accord
avec la version de Philimon ou avec celle de Perrevos ce qui suit : t un
fait parait certain, Pentrée de Rhigas au service de Mavrogheni dès le
début du règne de celui-ci, c'est-à-dire dans l'été de 1786 » 5 2. Et il continue,
.en soutenant que « Rhigas suivit la fortune du voivode, sans toutefois
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prendre une part active A, la g-uerre. Nommé gouverneur de la Petite-
Valachie, il demeure, pendant tout le cows de la campagne, A, Cralovar
avec la mission spéciale d'assurer le logement et la subsistance des troupes.
ottomanes, au fur et A, mesure qu.'elles passaient le Danube pour aller
combattre les Austro-Russes » 3.

.Alex. Papadopol-Calimah se borne A, affirmer que le Prince régnant
Nicolas Mavroyénis après avoir été chef suprème de toutes les armées.
turques de Moldavie et de Valachie « nomma Rhigas préfet A, Cralova » ".
G. Ionescu-Gion affirme que Rhigas a 60 caimacam de Mavroyénis
Cralova pendant la guerre 66..

N. Iorga écrit que Rhigas trouva en la personne de Mavroyénis
4 un appui, et pendant la guerre dans laquelle le prince Nicolas jouait.
un rôle si tapageux, le scribe du boyard devint, A, Cralova, un adminis-
trateur militaire » ". N. Iorga se rendait compte que les informations qui
circulaient à l'égard de Rhigas n'étaient pas sfires, c'est pourquoi il écrivait
que la vie de ce dernier était plut6t un légende qu'une vérité historique..
I. C. Filitti soutient que e Rhigas fut au service du Prince Mavroyénis
qui l'employa à Craiova, et gagna ainsi la confiance de Pasvantoglou,.
en sauvant la vie Ai ce dernier » 67. De méme, Alex. Elian admet que Mavro-
yénis avait nommé Rhigas a surveillant administratif ayant d'indéfinis-
sables attributions militaires et civiles à Cralova, pendant la guerre de la
Porte Ottomane avec les russes et les autrichiens 58. Ce qui plus est,.
Elian suppose que Rhigas, moyennant l'influence qu'il exergait sur /e
Prince, ait facilité une rapprochement entre son ami le Tournavite et le-
Prince 69.

Tous les historiens roumains, mentionnés ci-dessus, ne citent aware-
source deocumentaire, pour soutenir /ears affirmations.

Passons maintenant aux historiens grecs et, puisqu'ils sont nom-
breux, ne nous arrêtons qu'à Vranoussis et Dascalakis, qui ont fait des
recherches dans la riche bibliographie grecqu.e, ayant la possibilité d'uti-
liser aussi des articles scientffiques parus dans la presse grecque, difficile-
ment accessible aux chercheurs de l'étranger.

Dans son étude si bien documentée, Vranoussis affirme : On a, écrit,..
jusqu'A, nos jours, bien des choses fantastiques pour mettre d'accord des
choses qui ne peuvent se réconcilier » 6°. Ensuite il s'occupe largement
des relations de Rhigas avec Mavroyénis et étudie avec une attention toute
particuliére si, en effet, une collaboration e-fit été possible entre le patriote -
Rhigas et le Prince régnant philo-turc Mavroyénis. Il arrive A, la conclu-
sion suivante : Non seulement Rhigas n'a pas été et il ne pouvait pas
l'étre colLsborateur fidèle et appui de Mavroyénis, non seulement iL
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n'approuvait pas sa politique-et n'appréciait pas la légendaire "bravoure"
du prince, ni ses idées soi-disant "démocratiques", mais en plus il nouris-
sait une profonde haine contre cet adorateur des Turcs 61. Toutefois,
lorsque Vranoussis s'occupe du fait que Rhigas a été calmacam à Craiova,
il admet, avec une grande complaisance, les bruits courant sur la charge
que Mavroyénis assigne à Rhigas, de surveiller Papprovisionnement des
armées turques et de transmettre ses ordres aux différents chefs tares qui
devaient se sou.mettre au Prince. Toujours à cet égard, Vranoussis ajoute
que Rhigas avait connu, à cette époque-la, celui qui plus tard allait étre
le fameux apostat Pazvantoglou, ainsi que le démembrement de
l'Empire ottoman 62 Done, Vranoussis admet que Rhigas ait occupé la
haute place de Crajova, mais un peu plus tard, sa conviction là-dessus chan-
celle, cax il se prononce de cette manière : « ii se peut que Rhigas ait été
employé com,me fonctionnaire dirigeant à Cralova, mais s'il eßt &if) un
haut fonctionnaire et méme "calmacam", il eût peut-être gardé, selon la
coutume de l'époque respective, un certain titre a c6t6 de son nom, et
les documents princiers et officiels ne l'auraient pas, plus tard, mentionné
sous le simple titre de "Rhigas le scribe" » ".

Dans son ceuvre au sujet de Rhigas, publiée en 1937, Dascalakis af-
firme : parait que dès l'ouverture des hostilités contre la Russie, Rhi-
gas, tout en conservant sa place de conseiller secret auprès du Prince, fut
nommé gouverneur "Calmacam" de Cratoval petite ville près de Bucarest,
mais post d'importance pour les concentrations militaires 64. Dans son
dernier travail sur Rhigas, Dascalakis est plus sceptique et ne veut pas
admettre les fantaisies de Perrevos, et par conséquent, il écrit: * Nous
ne tenons d'aucune autre source Pinformation selon laquelle Rhigas ait
occupé à. cette époque-11 le poste de calmacam de CraSova *". Toutefois,
il admet, que Rhigas ait fonctionné DJ-bag pour un certain laps de temps,
non pas en qualité de calmacam, mais comme un fonctionnaire fidèle
Prince, peut-étre a cause des nécessités entrainées par la guerre qui avait
lieu en ce temps-là » 66. Dans un autre chapitre, Dascalakis revient, et en
rappelant ?1, nouveau les fantaisies de Perrevos concernant Pactivité de
Rhigas en qualité de calmacam à Craiova, il soutient qu'en tous les cas,

il est probable qu'en ce temps-là Rhigas ettt un poste administratif ou
militaire dans cette région importante pour le déroulement de la guerre 967.
Par conséquent, Pattitude de Dascalakis, dans ce problème, est équi-
vogue, mais finalement il admet que Rhigas ait collaboré avecliavroyénis
et qu'il soit venu à l'aide des armées turques, dans leur guerre avec les
russes et les autrichiens.

Un autre événement issu de la fantaisie de Perrevos est aussi la
présence présumée de Rhigas lors de la décapitation du Prince régnant
Mavroyénis. Dascalakis admet ce qu'écrit Perrevos et soutient sans réserve

61 Ibldem, p. 25.
ss Ibidem, pp. 22-23.
63 Rildem, p. 23.
64 Ap. Dascalakis, Rhigas Velesilnlis, La révolutton frangalse el les préludes de Made-

pendance hellértigue, Paris, 1937, p. 38.
45 Ap. Dascalakis, Ma&rai, p. 143-144.
66 Ibiclem. p. 144.
67 Ibldern, p. 281.
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que Rhigas a assisté A, la tragique fin de Mavroyénis 68. Vrauoussis n'admet
pas les choses relatées par Perrevos, partant, il écrit que ce sont # des 16-
gentles non fondées, quand on affirme que Rhigas a vécu auprès de Mavro-
yénis jusqu'aux derniers jours du règne de ce prince et que, pour ainsi
dire, le bourreau du sultan aurait décapité, sous les yeux de Rhigas, le
itserasker" vaincu et "héros", qui fut Prince régnant de Moldavie et de
Valachie »69.

Voici, maintenant, les arguments par lesquels nous allons ehereher
combattre l'invalidité des choses relatées par les historiens mentionnés

ci-dessus.
Dès le début, nous devons souligner le fait que le jeune Rhigas,

depuis qu'il était encore à, l'école, était maitrisé par des sentiments
patriotiques et il était révolté par ce qu'il voyait aux lieux de sa
na,issance. Il pensait au.x sou.ffrance de ses compatriotes, qui vivaient
sous le joug oppresseur des tares et voyait avec beaucoup de sympathie la
lutte acharnée men& par ceuxa pour la liberté et l'indépendance. Sa
révolte fat grande quand il vit les persécutions que les habitants de Thes-
salie supportaient après l'insuccès des incursions de la flotte d'Orlof en
Péloponèse, attendu que sa ville natale se trouvait sur le chemin des armées
ottomanes qui sont allées étouffer la rebellion et punir les « ralas » qui
avaient osé prendre les armes contre l'Empire ottoman.

Le Prince régnant Mavroyénis s'est montré, au contraire, dès qu'il
a occup6 le trône, un ennemi acharné des peuples chrétiens et un exécu-
tear obéissant des ordres données par sesmaitres tuxes. Pendant /a guerre
russe-turque de 1787-1792, Rhigas se trouvait à, Bucarest ; le Prince
régnant Alexandre Mavrocordato Firaris quittait Jassy et .se réfugiait
en Russie 69 bis. Le nouveau Prince régnant, Alexandre Ypsilanti, qui fut
le proteeteur de Rhigas 6, Constantinople, est demeuré sur le trône de
Moldavie seulement pour qu.elques mois, puis il est passé chez les autri-
chiens. Cependant, l'ambitieux Mavroyénis est nomm6 Prince régnant en
Moldave aussi et il envoie U-bas, comme carmacam du trône, son homme
de confiance, le grand écuyer Alexandre Calfoglou 7°.

Done, pouvons-nous admettre qu'au monent où les princes fanariotes
Alexandre Mavrocordato Firaris et Alexandre Ypsilanti quittaient leurs
trams pour ne pas servir les oppresseurs tares, le jeune patriote Rhigas
s'engagat As servir fidélement le Prince régnant Mavroyénis et reçut

www.dacoromanica.ro



71 Hurmuzaki, Documente, nouvelle série, Bucarest, 1962, tome Jet, pp. 441-443.
72 Ibidem, p. 443.
78 Vranoussis, "Anavrec, tome II, p. 536.
74 D. Photinos, op. cit., II, p. 368.
" Voir I. Dianu N. Hodos, Bibliografia romlineascd veche, Bucarest, 1905, tome II,

pp. 333-334.
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no 1, Craiova, (s.a.), pp. 24-25.
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miime l'importante charge de CaImacam, de Craiova, pour s'occuper de.
Papprovisionnement des armés turques qui passaient le Danube 7 Assuré-
m.ent, notre réponse est négative. Mais nous avons encore d'autres argu-
ments.

On se pose la question, comment peut-on admettre que le patriote
Rhigas, qul lisait la gazette intituló « 'Ecpwiepís » de ses amis, les frères
Poulios de Vienne, diffusant diverses nou.velles regardant les défai-
tes infligóes aux tures par les russes, Wades qui annonçaient, a la grande,
joie de ses compatriotes, leur proche libération, n'ellt pas senti la méme
joie et qu'il fat, au contraire, au service du grand « serasker » des armées
turques, Mavroyénis 7

Ensuite, on ne trouve pas Rhigas, non plus, sur la longue liste des
boyards de Valachie, qui ont acheté divers emplois de N. Mavroyénis en
mars 1787 71. Cependant un certain .Alexandre «de la chancellerie du gra-
matic » y est passé ; celui-ci avait ache-0 son titre du troisième « postelnic ».
au prix d'une bourse 72 eat été naturel que Rhigas aussi, s'i/ avait ét6
dans la chancellerie de Mavroyénis, achetat un titre, mais puisqu'il n'était
pas secrétaire princier, il n'a acheté auctm titre et c'est pourquoi on le
trouve, a cette époque, portant son ancien titre de « gramatic ».

De méme, si Rhigas avait d'importantes charges officielles en 1788,
il n'avait que faire a Giurgiu en mars 1788, comme il le mentionne lui-
méme dans une note de sa traduction faite du Nouvel .Anacharsis, se-
référant a une festivité de ces endroits 73.

L'historien Dionisios Photinos décrit les évén.ements a partir du
règne de Mavroyénis tels qu'il les a vus de ses propres yeux. Il accom-
pagne le règne de Mavroyénis de beaucoup de détails, il décrit les actions
de guerre qui ont suivi sur le territoire de la Va/achie, mais il ne mentionne
rien de la présupposée activité de calmacam de Rhigas a Cralova ; en
échauge, il mentionne la fonction de caImacam du règne de DimitDie-
Turnavite, qu'il qualifie de « nullité et dépourvu d'instru.ction * 74.

Si Rhigas était Phomme de confiance de Mavroyénis, n'aurait-il
pas &lit quelques vers aux 646 de l'év6que du Rimnic, Philarète, du
commis Alex. Calfoglou, des frères Slätineanu, etc. afin de glorifier « les
actions de bravoure de son maitre, décrites par le o caminar" Manolake
Persiano dans le volume paru a Bucarest en 1789 »7 76

L C. Filitti a étudié les documents de l'époque respective et a ch.ess6
une liste des caimacams de Craiova, oil l'on trouve entre 1786, lors de
l'avènement de Mavroyénis au tr6ne de Valachie et 1789,1ors de Poccu-
pation du pays par les autrichiens un nombre de cinq personnes qui,
4 tour de r6le, ont ocupé le poste de calmacam, mais parmi ces derniers,
on ne compte pas Rhigas 76 big.

Pendant Poccupation autrichienne de la Valachie (1789-1791) les
boyards ont cherché a se venger des partisans de Mavroyénis, et ceux
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qu'on a comma ou soup violin& d'ètre favorables à l'ex-prince régnant,
ont été poursuivis pour qu.elque culpabilité réelle ou irnaginaire. Quelqu.es-
MIS d'entre eux ont été exilés, mais d'autres, tels Georges le logothète et
le 4 crunáras Georges Polizou, ont eté aeons& d'espionnage et pendus
le 15 aott 179076. Si Rhigas efit rempli la fonction de calmacam de Crainva
et se Mt occupé de Papprovisimmement des troupes tu.rques, n'aurait-il
pas 60 poursuivi, A, son tour! Les documents, par contre, attestent
qu'il n'a pas été poursuivi, mais qu'il a tranquillement vécu chez soi,
et méme, que les autrichiens lui ont donné un passeport en 1790, pour
quelques mois, afin qu'il accompagnát le serdar Christodoulos
futur baron de Langenfeld, à Vienne. Si Rhigas etit 60 des gens de Mavro-
yénis, les autrichiens l'auraient arrêté, ou bien, ils ne lui auraient pas
donné un passeport qui lui permit de circuler sur le territoire autrichien.
De méme, un peu plus tard, lorsque le baron. de Langenfeld a eu un con-
flit avec Rhigas, ayant un procès avee ce dernier, contre lequel il a porté
bien des accusation, ne l'aurait-il pas dénoncé aux autorités autrichien-
nes pour avoir collaboré avec Mavroyénis, comme il l'a fait pour les amis
de Rhigas, à savoir, Théocharis et Hadgi-Moscou, en les accusant
d'espionnage!

On nous a gardé un bien précieux document officiel qui vient à notre
appui. C'est un ordre de Ilavroyénis, du 27 mai 1788 envoyé aux adminis-
trateurs (préfets) du district de Vlapa, oil se trouvait le domaine de Rhigas,
afin qu'on vendit 4 quelques objets appartenant à Rhigas, le scribe »,
les cochons, . . . et que l'argent obtenu pour ceux-ci ffit expédie b, la cour
princière. Ou bien, si les cochons ne pourraient 6tre vendus sur place,
qu'ils fussent envoyés à Bucarest accompagnés de 4 leurs gardeurs et
avec les pourceaux, de =Imo que d'autres Meg de Rhigas qui se trouvent
encore là, selon les informations fournies pas les administrateurs 77.
De ce texte il résulte qu'à l'époque Rhigas était un simple fermier ou pro-
priétaire d'un domaine, et c'est pourquoi Mavroyénis a ordonné qu'il
fát poursuivi par les administrateurs du district de Vlara. Il est impos-
sible d'admettre qu'un caknacam de Cralova ou un secrétaire princier
ea pu átre poursuivi par les administrateurs, sur l'ordre du prince. Mavro-
yénis n'aurait pas clonal un ordre pareil, ni Rhigas n'aurait admis, non
plus, que les administrateurs vendissent ses biens afin d'envoyer l'argent
obtenu par la vente du prince. L'ordre donné par Mavroyénis nous montre
fort bien que les relations entre le prince régnant et Rhigas n'étaient pas
bonnes, d'ailleurs, une note de Rhigas, gardées dans le manuserit original
de son manuel de Physique confirme ceci. Dans cette note, Rhigas appelle
Mavroyénis # la plus grande canaille du genre humain, et indigne prince
régnant de la Valachie » 78

Nous avons un peu trop insisté sur les relations de Rhigas avec Mavro-
yénis, afin de convaincre les historiens, que Rhigas n'a 60 ni secrétaire de
ce prince, ni caimacam de Crarova et que de telles légendes doivent
A, l'avenir, omises de la vie et de Pactivité du patriote Rhigas Velestinlis.
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De même nous ne pouvons admettre la fantaisie de Perrevos, selon
laquelle Rhiga,s aurait sauvé la vie de Pazvantoglou, en le protégeant
contre la furie de Mavroyénis, attendu qu'il n'a pas joiti de la faveur du

serasker » Ma,vroyénis et que ce n'est 1A, qu'une fantasmagorie.
Passons maintenant A, la prétendu.e présence de Rhigas à la décapi-

tation du prince régnant Mavroyénis.
Da,scalakis adinet sans réserve ce qu'écrit Perrevos et soutient que

Rhigas a assisté en taint que témoin oculaire, A, la tragiqu.e fin de Mavroyé-
nis 781 de plus, il affirme que Rhigas a entendu Mavroyénis crier avant
d'Atre décapité : o Maudit soit celui qui servira fidélement l'Empire otto-
man ». Dascalakis voit même une influence exercée par cette scène dans
quelques vers de Thourios, de Rhigas

Vranoussis ne croit pas aux choses relatées par Perrevos et les con-
sidère com.me étant des « légendes sans fondement » 81, mais sans y porter
quelque preuve concrète.

Nous ne pouvons admettre la présence de Rhigas à la décapitation de
Mavroyénis, qui a eu lieu en Bu/garie, dans le village de Mina, près de la
célèbre localité de Si§t0V 822 le 1 er octobre 1790. D'abord, parce que Rhigas
n'a eu, tel que nous l'avons montré ci-dessus, aucune fonction officielle
auprès du prince régnant Mavroyénis, en second lieu, parce qu.'il faut
admettre que Rhigas ait passé au-delà du Danube, en Bulgarie, fait qui
ne résulte de nulle part, et, en troisième lieu, parce que nous avons un
document de valour, signé par le poète thessaliote lui-mème, du 22 mars
1792, où il dit, se référant A, son attachement auprès du serdar einistodou-
los Kirlian, qu.'il a suivi ce dernier A, Vienne : j'ai (sic) resté auprès de
lui depuis la première juin de la mdme arm& <1790>, jusqu'à la fin de
janvier 1791 » 83.

Le ler octobre 1790, le jour de la décapitation de Mavroyénis, Rhigas
se trouvait done A, Vienne et non pas en Bulgarie ; de cette façon, l'affir-
mation de Perrevos est une aberration et ne doit étre prise en eonsidération
par les historiens.

Les relations de Rhigas aveo le serdar Christodoulos Sirlian, baron
de Langenfeld. N. Iorga, G. Laos et P. Enepekidès ont publié de précieux
documents des Archives roumaines et autrichiennes, qui jettent bien des
lumières et nous donnent la possibilité de mieux connaitre la personne de
Kirlian, qui a joué un r6le important dans la vie de Rhigas ainsi qu'en
rapport avec la persécution subie par les amis de ce dernier, persécution
infligée par les autorités autrichiennes. Nous avons recuieilli, bien des
annses auparavant, un matériel des Archives qui vient compléter celui
publié, mais, avant de nous occuper de ce matériel inédit, il faut nous
arréter un. peu sur certains problèm.es qui ont besoin d'une meilleure expli-
cation, par rapport à celles &rites par nos prédécesseurs.

80.

Dascalalds, Rhigas, p. 39; ident, AleXirce., p. 23.
so Dascala1ds,. Rhigas, p. 40; 1dem, MeXiTat., p. 143.

Vranoussis, Pineccq, p. 27.
83 D. PhoUnos, op. cit., II, p. 372.
83 P.. Enepekid8s, Wiener Untersuchungsakien aus dem Jahre 1793, einer griechischen

angeblichen Spionageaffdre,. dans, o TXXrivodi o, XIV, 1956, p. 378.
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I. tefanescu a bien déchiftré la signature de Kirlian, ou si, entre-temps Il a changé le nom
de Kirlian en s Ghirlakidi *; pourtant, 11 n'y a pas de doute que la lettre n'ait été anvoyée
par lui, car 11 ne peut étre question d'un autre baron de Langenfeld.
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En 1937, .Ap. Dascalakis écrivait, à l'égard de Kirlian baron autri-
chien philhellène Langenfeld » 84 Ce fait m'a déterminé à écrire : « je crois
que ce baron de Langenfeld n'était pas autrichien, mais grec, qu'il a vécu
quelques années dans les Principautés Roumaines, où il a reçu le titre de
"serdar" » ". Revenant sur ce problème, Dascalakis montre que mon obser-
vation n'était pas fondée, en soutenant que par « baron autrichien »
comprend que ce dernier était baron d'.Autriche et non pas qu'il était
d'origine autrichienne 86. Mais il ne nous dit pas, de méme, ce qu'il com-
prend par « philhellene » ? Pas même à, present Dascalakis n'est pas con-
vaincu de l'origine grecque de Kirlian vu qu'il écrit à, ce propos : il est
fort probable qu'il soit «Valvoppougcvoç» (gréco-roumain) »87 et un peu plus
loin, il affirme : « nous croyons qu'il était « Mlvoi.L0À3ecf30q » (gréco-moldave),
sinon moldave grécisé » 88. Mais nous nous demandons comment
pouvait étre gréco-moldave, alors que Kirlian n'a pas vécu en Molclavie,
mais en Valachie, et c'est pourquoi il a choisi ce titre de noblesse :
baron de Langenfeld, c'est-A,-dire de Cimpulung, ville bien connue
en Valachie ? Nous ne pouvons pas admettre l'opinion de Dascalakis et
nous sommes convaincus qu'il était grec d'origine et c'est pourquoi Poli-
zois Lambanitziotis, dans une dédicace faite au baron de Langenfeld en
1791, parle de « ypcaxixdv 7C VE5V.Ct » (l'esprit gree), tandis que son nom
dérive, comme nous le montre N. Bees, le mot grec xSp89.

De méme, Dascalakis soutient, sans aucune preuve documentaire,
qu'en 1797 Kirlian a perdu le titre de baron, à, cause de sa conduite
L'affirmation de Dascalakis est non-fondée, attendu qu.'on nous a garde
un document de 1814 où Kirlian signe avec son titre de baron, qu'il a
garde probablement, jusqu'à sa mort. Il s'agit d'nne lettre de ICirlian du
16/28 juin 1814, qu'il envoie de Vienne au grand « clucer » Nicolas Glogo-
veanu, préfet de Mehedinti. Le baron lu.i fait savoir ce qui s'est passé avec
sa femme, Hélène, avant la mort de celle-ci, su.rvenue à Vienne, et ce qu'il
doit faire en l'occurence. La lettre, &rite en gree, se trouvait en 1936
dans la collection de la famille Glogoveanu et a 60 traduite en ronmain
par Phelléniste Julien *tefa'nescu, puis publiée. A la fin de cette lettre,
on lit : o Je demeure votre frère et serviteur, Christodoulos Ghirlakidi,
baron de Langenfeld Dans le post-scriptum, Kirlian ajoute les lignes
suivantes : « Pendant que j'étais en train de sceller la lettre, l'archon singer
Teodor arriva aussi . . . Vous avez très bien et très sagement agi en
envoyant un homme pareil ; de cette façon, chaque question sera vite
mise au point et en parfait ordre ». Done nous avonS là, une appréciation
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élogieuse de Kirlian à l'égard de Tudor Vladirairescu, le futur chef de la
révolution de 1821. Ce post-scriptum a fourni à Andrei Otetea l'ocasion
d'attacher le nom de Tudor A, « l'action politíque de Rhigas ». Voici ce
qu.'il écrit : « Le "ban" Ghika était lié d'amitié avec le grec Kirlian, devenu
baron de Langenfeld, qu.i avait été l'un des souteneurs de Rhigas. Il a
pu introduire Tudor dans les cercles grecs et lui faire connaltre Paction
politique de Rhigas » 92 Otetea se trompe dans son raisonnement, attendu
qu'on ne peut admettre que le baron de Langenfeld. « ait été l'un des soute-
neurs de Rhigas », n'étant pas en bonnes relations avec luí, tel qu'on le
verra par la suite, et il n'aurait pas pu introduire Tudor dans les cercles
grecs afin que ce dernier pfit connaitre l'action politique de Rhigas. On
sait qu'après la disparition du révolutionnaire grec, en 1798, Paction poli-
tique de ce dernier s'était complétement éteinte et que la nouvelle action
pour la libération de la Grèce avait A, peine commencé en l'automne de
1814, par la création de la bien connue Philiki Hétairia A, Odessa 93. Par
conséquent, on ne peut parler en juin 1814 de « l'action politique de Rhigas »
et, d'autant plus, on ne peut atta,cher le nom de Rhigas à celui de Tudor
Vladimirescu 94.

Passons aux relations de Rhigas avec Kirlian. On sait que Rhigas a
eté engagé comme secrétaire particulier du. « serdar » Christodoulos Kir-
lian, afin d'accompagner ce dernier A, Vienne et A, l'aider dans ses affaires,
parce qu.'il ne connaissait pas de langues étrangères. Rhigas a servi Kir-
Eau pendant six mois, et après ils se sont disputés, parce que Kirlian n'a
pas voulu payer les appointements de Rhigas, et alors ce dernier a 6-0
,obligé de s'en plaindre à l'Agence autrichienne de Bucarest ; il deman-
dait que le « serdar qu.i était sujet autrichien, lui payfit l'argent dû pour
les services qu'il avait rendus au nouvellement nommé baron de Langen-
feld. Ce canflit a duré pendant quelques anides et le prince régnant de
Valachie, Michel Soutzo, y est intervenu lui-méme.

Concernant ce conflit, N. Iorga a publié en 1900 trois documents
inaportants, à savoir, Protestation, signée par Rhigas Velestinlis, une note
de Mitrowsky, le gouverneur militaire de la Transylvanie et une note
de Panaghiotakis Codricas, le secrétaire du prince régnant Michel Soutzo ".
A notre tour, nous avons trouvé il ya 35 ans, A, la Bibliothèque de l'Acad é-
mie Roumaine, dans les Archives non-cataloguées de l'Agence autrichienne
de Bucarest, quelques précieux documents, et, récemment, plusieurs

" Andrei Otetea, Tudor Vladhnirescu l revolufla din 1821, Bucarest, 1971, p. 156.
93 Nestor Camariano, Des pre organizarea t aclivilalea Eteriei In Rusia inainie de Ms-

coala din 1821, dans Studii i materiale de istorie modernii*, II, 1960, p. 74.
el Nous rappelons aussi que, récemment, un historien littéraire, Cornet Cirstoiu, fait

une regretable confusion entre la présupposée Hétairie de Rhigas, de Bucarest, de la fin
du xvine siècle, et celle crée en 1814 it Odessa, voir Ianache Vdcdrescu Viala ;I opera,
Bucarest, Maison d'éditions Minerva a, 1974, p. 68.

" N. Iorga publie les trots documents dans Oaspefi sirdini ai Principaielor In
al XVIII-lea, dans Literatura si arta romtini*, V, 1900-1901, p. 30; idem, O hand a Tdrii
Rominefii din c. 1780 fi un geograf dobrogectn, dans Analele Acad. Rona.* section historique,
He Ode, tome 36, 1914, pp. 929-930; N. Iorga a trouvé les actes dans les Archives de
l'Agence autrichienne de Bucarest, mais il ne nous a pas indiqué Ieurs cotes, n'étant pas cata-
loguées it ce temps-là. Entre-temps, les archives ont été cataloguées et passées dans le dép6t
des Archives d'Etat de Bucarest. Les historiens grecs accordant une attention particulière
ces documents, les ont publiés It nouveau, voir L. Vranoussis, op. cit., pp. 263-264 et P.
Enepekidès, op. cit., pp. 378-380.
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des dizaines de paquets, contenant des milliers de documents en allemand, en françals,
en grec, en italien, parce que certains paquets ont été entre-temps réunis en un seul. La note
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par les chercheurs, aux Archives d'Etat de Bucarest, aux Documents historiques, paquets.
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voyage a Vienne, en langue grecque, ainsi qu'une variante abrégée en roumain, les deux docu-
ments n'étant pas utIlisés jusqu'a présent par les chercheurs.

97 G. Lalos, op. cit., p. 4.
99 II est Intéressant de voir que Kirlian reconnaft atre WM A la cour, chez les prési-

dents, chez les conseillers de la cour et chez les secrétaires s (voir l'annexe III), mais en
l'absence de Rhigas Ir. 11 est difficile d'admettre qu'll ait rendu ces visites tout seal, après
avoir écrit i Merkelius qu'il avait engagé Rhigas comme secrétaire parce qu'alors dit-il

comme vous le savez, je ne c,onnaissais aucune langue européenne ». Si Rhigas n'avait
pas été présent, comment s'était41 entendu avec les personnalltés quill avait rencontrées
II y a III une contradiction flagrante de Kirlian, dans la mame lettrel (annexe III).
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autres 98, lesquels, avec ceux qui ont été découverts par nos prédéces-
seurs, se complètent et nous donnent la possibilité de débattre largement
les différends issus entre Rhigas et Kirlian et de mettre A, l'évidence cer-
tains renseignement précieux regardant le passé de Rhigas en Valachie.

Dans une lettre de Rhigas A, Markelius, du 17/28 décembre 1794
il est précisé que e deux semaines avant la sortie du Prince Kobourg
pour Giurgevo, Klistodul était venu chez moi, de lui faire une réquette
par laquelle il demandait la permission de passer A, Vienne, ce n'étant fini,
il me proposa, si je voulais l'accompagner, pour l'aider kfinir quelquee,
affaires qu'il avait Là, puisqu'il ignorait les langu.es europtiennes, sous pen-
sion de 120 florins par mois, pour trois mois le terme fixé)de,tylon absence
et l'évacuation de mes affaires domestiques »97.

Les deux Killian et Rhigas se sont entendu.s et ils oat quitté
Bucarest A, la fin du mois de mai 1790, tel que le montre le régistre de
Rhiga,s, dont nous parlerons plus loin ; ils ont passé par Tfirgovi§te, Pite§ti,
Sibiu, Pest, et, le 23 juin, ils sont arrivés A, Vienne, ea ils swat restés jus-
qu'à la fin de décembre. Rhigas passe dans son registre les moindres
&Tenses ; ce sont les frais du voyage qui prédominent, parce qu'ils étaient
accompagnés de domestiques et de soldats qui les gardassent contre
les voleurs du grand chemin. De sommes importantes ont 06 dépensées
aussi lors des visites rendues A, différentes personnes de prestige, telles
que le baron Holzag, le baron de Porta, puis A, la Cour impériale, A. la Chan-
cellerie, chez l'archiduc Frangois, etc.". D 'autres petites dépenses faites
A, la typographie et A, la bibliothèque sont inscrites aussi, sans autre-
&tail précis. Ne serait-ce pas le fait que Rhigas eat la typographie afin
d'y faire imprimer ses livres, et la bibliothèque, pour photographier les
pièces de monnaie qu'il a, plus tard, reproduites dans ses cartes ? Dans le-
régistre sont pass& aussi le appointements de Rhigas, A, savoir, le 28 mai
1790, la somme de 360 piastres, pour les mois de mai, de juin et de juillet ;
le 1" aatt, la somrae de 360 piastres, pour les mois d'ao-at, de septembre
et d'octobre, et en novembre, la somme de 240 piastres est passée pour
les mois de novembre et de décembre. Bien que ces sommes fussent inscri-
tes dans le régistre mentionné, Rhigas ne les a pas touchées, puce que
Kirlian lui promettait continuellement qu'il allait lui payer son dil après
qu'il aivait encaissé certains dommagements de la part des autrichiens.
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" L. Vranoussls, O. cit., p. 28; N.Bees, Tò cincivOLcrisce cpuncx-7;; dans dipccwocretat,
'Axcaltsf.cf4 'Aelvtliv s, 23, 1959, 1, p. 5.

1(1° G. La1os, op. cit.,, pp. 9-10.
1" A. Dascalakis, MeXiTcu, pp. 22 et 283.
12 L. Vranoussis, op. cit., p. 263.
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Il est utile d'établir, avec plus de précision, la durée de leur séjour
.A Vienne, parce que cela se rapporte aussi A la publication des premiers
livres de Rhigas dans la capitale de P.Autriche. .

Vranous sis affirme que Rhigas est entré au service du o serdar *
Kirlian le ler juin 1790 et a accompag,né ce dernier I Vienne, en qualit IS
de secrétaire, jusqu'à la fin de janvier 1791. N. Bees est du méme avis°°.
G. Lalos soutient que Rhigas n'est pas resté A Vienne # seulement trois
mois, selon le premier entendement avec Christodoulos, mais pas huit
mois non plus, corame le prétendent quelques historiens, parce que plus
tard il revendique huit salaires mensuels ». Dans les huit mois, dit Laios,
on com,prend aussi le laps de temps pendant lequel Rhigas a offert ses servi-
.ces A Christodoulos après leur retour de Vienne A Bucarest.Ilconclut ainsi :
-a le séjour de Rhigas A Vienne doit avoir duré au moin six mois »10°. Das-
.calakis croit que Rhigas # a accompagné le grand serdar Christodoulos
Kirlian, baron de Langenfeld vers la moitié de l'an 1791 » et qu'il est resté
.dans la capitale de l'Autriche pendant six mois environ 1°1.

Nous voici done en face d'opinions différentes et West pourquoi
nous allons chercher A établir la durée du séjour de Rhigas A, Vienne, en
-vertu d'un document découvert b, Bucarest.

Dans la registre présenté par Rhigas en grec A Kirlian il est men-
tionné que le premier des deux devait toucher ses salaires pour les mois
de mai décembre 1790, done, huit mois au total (annexe I). Dans le
compte global présenté par Rhigas A Kirlian, en roumain, il y a, de méme,
la somme de 960 piastres, c'est-à-dire les appointements raensuels de Rhi-
gas, 120 piastres par mois, pour un Mai de 8 mois (annexe II). Cette
somme n'est pas contest& par le baron de Langenfeld et nous devons
admettre A notre tour que l'emploi de Rhigas au.près de Kirlian a duré
huit mois, tel qu'il est précisé dans le registre, 6, partir du mois de mai,
jusqu'A la fin du mois de décembre 1790. A vrai dire, Rhigas mentionne,
A un autre endroit, que son service a duré depuis le 1er juin 1790 jusqu'à
la, fin de janvier 1791 1°2. De ces deux variants, nous pensons pouvoir
retenir celle du registre de Rhigas, dressé en 1790 plutôt que la mention
laite dans sa protestation adressée I l'Agence autrichienne de Bucarest
seulement deux ans plus tard, le 22 mars 1792.

A notre avis, au mois de janvier 1791 Rhigas n'était plus A Vienne
.et les huit mois de service ne comprennent pas aussi le laps de temps ot
Rhigas selon l'opinion de Laios aurait offert A nouveau ses services
Kirlian, au retour en Valachie.

Après Parity& de Rhigas et de Kirlian A Bucarest, le baron de
fraiche date, du nom de Langenfeld, n'a point voulu aquitter A Rhigas
les appointements &Is A ce dernier et pendant que le poète Thessalien se
trouvait dans « sa terre » (comme il appelle son domaine), le baron est
reparti pour Vienne. Voyant la conduite de Kirlian, Rhigas s'est adressé
au princ,e régnant, Michel Soutzo, moyennant une plainte où il montrait
la manière dont Kirlian refusait de payer ce qu'il lui devait. On ne connalt
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103 Le texte de cette note se txouve aux Archives d'Etat de Bucarest, Docum. histo-
riques, paquet MCMXVI 44 et une copie dans le m6me paquet, le doc. 32. La note a 6t6
publiée, comme nous l'avons vu cl-dessus, d'abord par N. lorga, ensuite par L. Vrarroussis-
et P. Enepekid6s.

104 La note est adressée ainsi: A Messieurs, Monsleurs Merkelius et Petrossi, charges
des affaires à l'Agence Pe Ft1° à Boucharest ,, Archives d'Etat de Bucarest, Doc. historiques,
paquet MCMXVI 39, Nous trouvons cette note aussl dans un miller pour copies des lettres,
dans le paquet MDCCCLXVII 91.

105 Arch. d'Etat, Bucarest, Doc. historlques, paquet MCNIXVI GO; voir le cahier pour
copies des lettres n° 17, paquet MCMXVI 120, le mbrie texte se trouve à la page 45.

106 Arch. d'Etat, Bucarest, Doc, historiques, paquet MCNIXVI 59.
107 Marino Perini vivait â Bucarest et détenait la fonction de vAtaf de aprbzi" en_

1793, voir Arch. d'Etat, Bucarest, Doc. historiques, paquet MCNIXVII/40.
108 Arch. d'Etat, Bucarest. Doc, historiques, paquet MCNIXVI 61. La lettre est passee-

aussi dans le cahier pour copies des lettres no 17, trouve dans le milme paquet au no 120,
pp. 42-43.
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pas le texte de la plainte, mais on nous a garde le teste d'une note envoyée
le 14 octobre 1791 par le secrétaire princier, Panadotakis Codricas,
l'Agence autrichienne de Bucarest 103. Dans cette note sont exposées les
doléances de Rhigas, acceptées par le prince regnant, comme il ressort
de la conclusion de cette note : « Ainsi, Son Altesse Sérénissizne le Prince
regnant de Valachie réclame à PAgence I1°. We /es droits du dit Rzga,
qu'elle veuille bien lui procurer l'argent qu'il a A, reavoir par ce dit serdar
Christodule. Sur quoi, S.A.S. s'attend A, la réponse satisfaisante et ne doute
point que l'Agence voudra bien se charger à procurer les appointements
de cet honune, comme il est juste ».

La note envoy& par le secrétaire princier P. Codricas n'a pas eu le
résultat souhaité. Le méme Codricas revient, le 19 octobre 1791, et &tit
entre autres « ii y a longtemps, messieurs, que j'attends la réponse sur
la note presentee par rapport aux empointenaents du comis de Christo-
dule nomme Riga, qui vient toujours me demander des éclaircisements
sur son affaire. Ainsi je vous prie d'en faire cette réponse pour que S.A.
soit informée »1°4. Bien-VA après avoir expédié cette lettre, la léponse de
l'Agence est arrivée. Codricas est informe conune il suit : « Par la note
pour S.A. le Pc° que nous vous prions de vouloir bien la presenter a Elle,
vous y verrés Péclaircisement de l'affaire de 111r Riga comme aussi la,
raison de ce petit retardement. En méme temps nous avons prions de
mettre cela en ordre et de nous en donner avis1°'. Le 10r 1791,
Codricas écrit à l'Agence autrichienne entre autres : J'ai présenté la
note à S.A.S., Elle m'a chargé de vous en demander si les obligations des
débiteurs du serdar Christodule Kirlian sont remises A, l'Agence pour
qu'on puisse, en vertu de ces obligations les forcer à payer leur déte. Or
vous voudrez bien m'envoyer une réponse relative a cette question, pour
que je puisse repondre A, S. A. » 1°6. L'Agence a envoye, aussit6t, la réponse
suivante : « Pour ne pas manquer à notre avis, nous avons recueilli tout

l'heure les obligations originelles à regard de la prétention du Lan-
genfeld, les quelles nous vous envoyons jointes-ici au nombre de quatre.
Mr Marius Perini, homme recommande de la part de S. E. 1V1r le Bc'n de
Herbert, est prêt de payer la somme qui lui convient 1°7. Nous vous prions
done de nous renvoyer les quatre pièces originelles d'obligations apres les
avoir montrées A, S. A. le Pr. regt. de la Valachie et de nous en donner
avis A, son temps »108.

www.dacoromanica.ro



1°9 Arch. d'Etat, Bucarest, Doc. historiques, paquet MCMXVI/120. cahier de copies
no 17, p. 59.

110 Arch. d'Etat, Bucarest, Doc, historiques, paquet MCMIII/2; publié pour la premiere
fois par N. Iorga et plus tard par Vranoussis et P. Enepekides.

in G. Lalos, op. cit., P. 8.
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Dans une autre note de l'Agence, adressée au secrétaire princier
Codricas, note rédigée en italien le 19 novembre 1791 on constate que
que les quatre lettres de change que Kirlian devait encaisser ont été
réclamées aux personnes suivantes : le caminar » Faca 250 pistres ;
« Palmas » Manuil 200 piastres ; le « grAm`átic * Riga 300 piastres et Marino
Perini, 150 piastres. L'agence prie le Prince régnant Michel Soutzo de
donner les orelres adéquats afin que ces sommes soient encaissées des
débiteurs pour pouvoir contenter le sujet étranger Riga 109 Voilà done
une nouvelle tournure dans le problème des appointements de Rhigas,
et des lettres de change dont on a parlé ci-dessus, on voit que l'une d'entre
ell.s était signée par Rhigas, ce qui prouve que ce dernier était en relations
avec Kirlian avant leur voyage it Vienne.

Par suite de la correspondance échangée entre le secrétaire princier
Calricas et l'Agence autrichienne de Bucarest et le payement des lettres
de change, nous nous attendions it ce que le problème des appointements
de Rhigas trouvât une résolution, mais on n'est arrivé à aucun résultat
heureux. Rhigas n'a pas touché un sou, parce que Kirlian l'ajournait
toujours et lui promettait qu'il allait lui payer la somme due après qu'il
aurait touché les dédommagements qu'il devait recevoir de la part des
autrichiens. Perdant patience, Rhigas a adressé le 22 mars 1792 une pro-
testation à l'Agence autrichienne de Bucarest; il y montre que chaque
fois qu'il demandait ses appointements, Kirlian lui répondait qu'il n'avait
pas d'argent et que « pour le repos et ma sfireté il avoit inscrit mes huit
mois à ses dépenses au protocolle de la comisson par la main de MC Gaoudi
comme payés, mais non, car il n'avait pas le sous ». Et il ajoute par la
suite : « lorsque les troupes allemandes partirent d'ici < Bucarest j'igno-
rais (étant absent A, m.a terre) le payement de son argent, que se fit. A
présent je réclame mes gages de huit mois, qui sont une somme de 960
piastres »110.

Malgré les plaintes et les protestations de Rhigas, ainsi quo malgré
les interventions du prince régnant Michel Soutzo et les efforts de l'Agence
autrichienne de Bucarest, Kirlian n'a pas payé les appointements de
Rhips pas miltne jusqu'en 1795, car il &tit à l'agent Merkelius le 30
janvier 1795 que Rhigas soutient en vain qu'il lui doit les appointements,
e du moment que ce dernier les prenait lui-même dans la caisse »

Entre-temps, un nouveau conflit a éclaté entre Rhigas et Kirlian,
reprdant la véracité du régistre des dépenses faites par Kirlian et Bhigas
pendant leur voyage à Vienne, registre dressé par Rhigas sur la demande
de Kirlian et sur les conseils de ce dernier. Ce conflit a dégénéré en graves
accusations réciproques, ainsi qu'on petit voir dans les documents gill
se trouvent aujourd'hui à la disposition des chercheurs.

Le registre de dépenses n'était pas connu jusqu'à présent, nous
l'avons découvert dans les Archives de l'Agence autrichienne de Bucarest,
en deux variantes, l'une en grec et la seconde, en roumain, plus eoncise

www.dacoromanica.ro



112 Arch. d'Etat, Bucarest, Doc, historiques, paquet MCMIII/53 et MCMIII/52, voir
annexes n" 1 et II; nous étudions plus minutieusement les deux annexes dans la deuxième
partie de notre étude.

113 Ath. Psalidas quand 11 a signé ces documents avait connu les Intentions
de Kirlian qui voulait les envoyer à Bucarest pour qu'ils fussent utilisés contre Rhig,as, bien
stir, 11 ne les aurait pas signés, parce que nous devons admettre que Psalidas avait conms
Rhigas A Vienne et qu'ils étaient amis.

116 C'est un functionnaire de l'Agence autrichien de Bucarest.
116 C'est le secrétaire de l'Agence autrichienne de Bucarest.
226 G. Lalos, op. cit., p. 5.
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et restreinte 112. Ce ne sont pas de textes originaux, mais des copies, que
Kirlian a envoyées de Vienne le 23 septembre 1794 (voir l'annexe ILI
l'Agence autrichienne de Bucarest, afin de les étudier et d'établir la
culpabilité de Rhigas. La copie en langue grecque est attestée, à la fin
par deux témoins, à savoir, par Athanase Psalidas et par Alexandre
Christou, qui l'a écrite aussi. Celle en roumain est souscrite en grec par
Rhigas Velestinlis ainsi que par deux témoins, Athanase Psalidas 113 et
Grégoire Saltis. Kirlian ajoute, dans sa lettre que Rhigas a envoyé la
copie en langue roumaine, de Valachie, cause d'un certain événement
et que, au fait, celle-ci a été écrite par un nommé Wolko 114, en présence
de Monsieur André Gaude 116, et pourtant Rhigas l'a signée » (voir l'an-
nexe II). Les deux variantes sont datées le 9 septembre 1794, Vienne. Bien
gar, cette date montre le moment où ces copies ont été dressées, car le
régistre a été écrit par Rhigas A, Vienne, et présenté à Kirlian avant leur
retour I Bucarest, où ce dernier allait le présenter à la Commission qui
devait fixer les dédommagements demandés pour les services rendus aux
armées autrichiennes. Après étre arrivés 4 Bucarest, Kirlian a demandé

Rhigas de copier et d'augmenter les sommes dépensées, fait avoué par
Rhigas dans une lettre adressée à l'agent Markelius le 17/28 décembre
1794. Voici ce que Rhigas écrit : « De retour à Boukourest lorsque la
commission s'était résolue d'accepter ses compts et les passer au Prothocol,
Kristodul me pria trés instamment de copier vite le Compte de ses dé-
penses et d'y ajouter (après que lui même avait ajouté) tant de stuplus
que je pourrais pour remplir une somme de f. 12 000, (car c'était, disait-il,
le temps de se bien enrichir), de signer le livre, dire que cette somme
avait passée par mes mains, afin que les Comptes ayant de la valeur pour
mon témoignage et qu'on lui ouvre le tresor Imperial, pour qu'il mette lea
ongles A, telle somme qu'il jugerait à propos et puis après me paier les
gages convenues » 114.

Bien que Kirlian eût demandé lui-méme A, Rhigas d'augmenter les
sommes du régistre, c'était toujours lui qui accusait, ensuite, ce dernier,
du fait que les sommes enregistrées n'étaient pas réelles ; c'est pourquoi
il priait Pagent autrichien 4, Bucarest, dans une lettre datée du 23 sep-
tembre 1794, envoy& de Vienne, de lui envoyer un compte correct
de la past de son ancien seécrétaire, Rhigas, qui avait tenu l'évidence de
ses encaissements et dépenses. En cette circonstance, il a annexé les deux
comptes avec la prière de bien vouloir examiner ceux-ci et appeler Rhigas
chez lui en secret, pour que ce dernier justifiat les deux comptes contra-
dictoires. Il ajoute qu'il a désigné par une croix rouge certaines sommes qui
avaient été passées dans le compte a d'une manière encore plus sévére
que celle manifest& par les "postelnici" la trésorerie et les capukehalas
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h l' égard de leur prince régnant (voir l'annexe III). Plus loin il montre qu'il
aurait eu, à Vienne, 4 la meilleure occasion de la contraindre hi liquider le
premier compte sous le marque % (c'est-à-dire celui en langue grecque),
alors qu'il me l'a remis, mais moi, j'étais alors accablé d'affaires et occupé
par le voyage de retour hi la commission

*'
dit-il. Et Kirlian prie Merke-

lius 4 d'obliger cet homme h, payer des dédommagements, et, s'il n'y
consentait pas, hi le contraindre moyennant l'autorité du prince régnant #
(voir l'annexe III).

Kirlian a envoyé encore deux autres lettres à l'agent d'Autriche h.
Bucarest'" et par sa tentative de se défendre, il porte de graves ae,cusa-
tions contre Rhigas et il demande hi Merkelius que ce dernier soit surveillé
afin gull ne 8 enfuie pas.

, En conclusion, nous pouvons affirmer que dans ce conflit, il n'y
a pas seulement Kirlian qui soit coupable, mais aussi Rhigas, qui a satis-
fait la cupidité de

Kirlian'
dans l'espoir que, de cette manière, il réus-

sisait à toucher ses appointements.Rhigas reconnait sa faute en écrivant
ceci : « la vaine espérance que j'avais conçu de recevoir mes gages de 8
mois me determina de me faire Porgane de sa méchanceté, mais je fus
trompé, car lui, il est la lime d'Aesope jetée au milieu de la boutique du
serrurier, de façon qui quinquonque la lèche, mangera sa langue #118.

I

rEVLXÓV XCCTGiCSTOLX0V -rclv eE68cov yeyov61-cov ek rhy
68ot7copEccv accerpLeilv xcct inccrrpopip To5 TccEc8Eou Btivvoce.

rp6030C 7sccp 1790 Motto° 28

Tric &cncpcc ó7co5 gXcc6ov Stec 1E o8cc nape( Tori cipxowroq Eepacipl.
Tec TO ticyíou 06yypo6XcxxEcc4.
Toi5 CcyEou incax6rcou Coaccp&rou.
ek cpXopEcc vii.LTLXCC, 4 .800.
7c6Xvrtccv ek %qv 6cceracx-hv xcicraccv be6v61.ccerc BiaTccipl recop-
yEou Bo6Xxou.
trc 7c6Xvcccv 7CX1pcoeacrocv nap& Toi5 recopyEou MoXii.
kc Sciocxec Curó -r6v cc6T6v.
1Tc accvcxec &7c6 "r6v Allarptov 116axcepTiv.

ilTOL gVaEXCC xcXtec8eç xcel TeTpccx6atcc new/perm.

117 G. Lulus, op. cit., p. 6-9.
118 Ibidem, p. 6.
* J'al respecté l'ortographe du texte.

Mike();

50 1ZoSix. Tïjç iTtlicccrEccq ek Stckcpopcc xpecgótcevcc.
+ 47 6 xlpecç gcaç Mcp.ravc.

2500
1000
4000
2000
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1000
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45 (S6ya -cclv verplpaiív wet tripcov -r6 velt 31xo6copro xXirrsca
xa0' 686v.

15 ye[31.uxii
20 cç payouXdc-ra vixpL Ztl.inEvoy.

360 Tpt.61v v.-)1VILV Xoucpiç ec 120, roi MOCtOU, 'IOUVLOU xat
'IooMoo.

537

'IoLvto;

25 gEoSa ziç Tó xoXt6v.
+180 xcpo'cv E'Cilq Hia-rav.

65 're( npóç (,)(:)-rpocptav grog
50 etç SL&popa Cocxyxoa cc ..r-7)ç 68o5 xat qicovícrticrra.
60 ò x-/pecç árcó Ilicrrav gcoç BLivva.v.
30 eurd Iliarav grog 13civvaç (par?) xat tkrca.r-hcno p.ixpc. 23 'Iouvtou.
62 gEoSa etç Tò 1A7TEpTLSev.
5 et; xapi-ratç xat xou6avtat/CCTOC -r&Sv xcaaparaXtxf.o.w etç -r6 xcfccrrpov.

+30 6 xrlpecç TO5 óanYiTEOU p.iXpt xae.
+ 9 g-repa ávayxaZa.

1053

rjj
15 eiç -raXipLa., [IOC xcaporcúpovva, 6otíp-reç, cpayi) xat

X71

30 zap-rt xat trepa tkovtcrp.a-ra Stec xeLp6; To5 601//.1-rpoixl.
x6'

12 cpay1], 7cappript.alla, cr-rpf4p.ov Tea'ret.LeXtou.

18 cpayi) -rap.rrecxor; mat Tee XoLrcee.

'Iol5Moç cc'
9 Tò xa011.tepoúcrcov xat

1137

pLop tvta xp. 'IotALoç 6'
23 11 -r6 xa.hwepo6cre.ov, TOF.; ßig,..70: TOO p.rcapcliv X6X-roc xa.1

g.repa.

?Lop Eva xp
1160 11 41 67ucraev colfy.tia -r(.7.)v

'IouXtou y'
11 4 -ri xa,Diglepaictov, xa.p-ría rrocLyvt8La xat grepa.

13 xa.011.Lepolf,crLov xat xacpiç gXeoç.
C,

17 6gL-ra 705 Krapaw Si 116pTa, xa01[Lepoúcrtov xat xaptraK.
1201 21
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25 2 56 X6(07)(LEpoúcnov, ilotiao:cplunSeç XD:VTEX. XGC1 trepa.

17 T6 xo:0-qp.epo6aLov 6 IleTpócr-qg xat "repot.

12 50 76 xocOrgiepo6aLov, eig xctpgroctç xat OixTpov.
O'

22 T6 X0C01][.LEpotíctov, c Oac6c4 [LET& T05 IleTp6a-r) XCCI TO13 prey W-
vOU.

17 9 T6 xaOlt.Lepo6crLov, xav-radcplacav xat g-repa.

1294 37

Loc'

13 30 1-6 xa0-rw.epLv6v, gXeoq, xarcv6v xat gTepa.

21 T6 X000ltieptv6v, TCCCTCO&TLCC XOCI gTEpX.

Ly'
27 scapiTaLg 6X/V iii.apav.

+ 56 gTepa goaa et4 ßacrt,Xt.xiiv tx6X-'iv elq aLcipopoc 7Cp6607%.
--I 45 Tecs-repiXLa 5, xdcpLq &cupópoLg 7rpoo-d)7coLq.

1457 7

LS'

23 ek T6 "Aouyya.p 6'XoL.
Les

19 xccOrnlepo6o-Lov, 6 IleTp6a1; XGC1 etç Tip) 6L6XI.00iptip.
LaT'

15 T6 xoc0wepLv6v, xapiraLg eiç T6 MrcpcbTep.

72 Tdcg tc,e-rappdcaeLç TV Tor) Mcdepadcp., (Decep6ex
xat Etorpov.

+ 30 15 T6 xo'cO' fjirp. xat elç avTáv.wo-Lv Toi5 111-7sLpLoadevx-r).

1616 22

LO'

24 T6 xecO' xocp6Teg eiç MrceXßeSip xat Totq ixeïas 1.1,7roc-L-41crL.

12 T6 xoc0' p. xoci 6 Ile-cp6crlq.
xce

18 T6 xa0' Oka-c-pov xoci eig Alma:a-n(1)v.

x6'
15 T6 xoc0' xapkTa.Lq et; Tip xo:TeXaptccv.

xy'
28 15 T6 xoc0' et; 7CCCTECMCCLq xcdtrepa.

1713 37
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xa'
35 COXITouaXaop, 6 IleTp6alç

xe'
14 etç T6 xae1p.epi,v6v,

xaT'
47 12 s-6 xae' sep., 6 wilpicç xcct

20 9 T6 xae' -kLep. et; xlpacrtouç

44 T6 xa.0' met etç .rhy
ixetae.

xe'
21 3 eiç T6v pl To6ç X0OrgaVOUq.

1895 10

cpXop Ewa xp
1895 10 ..1.1 ötvTLxpuç xciTcdeev cro5Rp.ce

12 9 etç T6 xae' .41/c9. xat To6ç aotiXouq.
Xce

32 T6 xafr xat el;
A6yoúcsTou a'

21 9 T6 xae'.4p.ep., eiaTpov vacnov&X.
360 TpLpplacía p.OU TCX1pcain) ilToc Alf)yotio-rou, ZeparTe6ptou xat

'OxTeop.6p LOU.

25 6 T6 xa,elp.ep. alSo.) átvavaç (;) xat xapiTaK.
2345 34

Y'
31 eiç T6v p.Trax.riv ron xcepiToctg.

a'
13 6 T6 xae7izepcv6v xat 6 IleTp6o-qç.

C,

17 9 T6 etç Mrcp&Tep XOd xccpiTcciç.
48 12 .m.nye[Aó; etç xavTeXaptav Xt egma et; T6v aexpeTtip.

2455 1

22 9 T6 xaelp.epoliaLov et; TIN MTras:TTLiav xat xapéTaK.

17 6 T6 xae' LCp. xoct 67toao7)) lv6ç incoxecp.L.vou.

I 35 3 T6 xae' LC9 etç T-hv slzpo5Tas-tx4p, xcd xcevrcaccpfaxv.

0'
14 9 T6 xae' lp.ep et; "AourrapT 6Xot.

xat ot Xotacot, xapc'ETTEK.

T6v xayevi.

o-ro6TLo.

1árvepeo7ro14.

Trepalylaw Toi3 anlyraXtou, gXeo;

www.dacoromanica.ro



29 RiEuGA.s WrIFISTIENLTS, SA VIE ET SON LAC7111VITÉ 715

L'

65 1-6 xcce'zep., mlyepok el; Ta 6aatXeLa xcel Tc7) xavreMaTc.c.
La'

27 1.6 xa6' eIg Tip vircoypacptav xaci xapil-acç.
2635 28

L6'
87 9 ..c6 xaer- iitzep., Tee XLCCIAXet go, TEA ecriwry).

Ly'
70 6 Tò xa0' xcet elg Tec crexpeTaptcp, xecRepa cinep

inpoacpip0/accv eiç onvaq xoLpTlq.
L8'

15 12 ¶6 xa011.LepotiaLov xat et; Ilpkrep.
-±150 &ycy o3 BapXaeciL preT) crexpeTapícp 8Lec v
+250 TO5 ßopv. EXaTLvLecvou &yÓ)y k ivepylaoilv.

Le'

23 7 Tò xa02-10'Rep. xat úrcoSoxi) Toi3

3231 2

L Cie
SO 9 Tò xa0' xat epLXoacf)pwa 8Lec Tóv nlyett,6v Rou eç 8Lcipopa

25 rò xa0' iep. xat mlyet.Lesç eiq Mipmpouv.

69 3 're) [Lep. xat xcipL; eç 8Lacp6pouç xavgiX.
LO'

+150 9 Tò xa01 111.Lep. xat 86aLq ixe7. Inco5 p.Ei4 iEiTccacv 8Lec xa.r&-
crraaLv TTK rcipaç -ret 130 et; r6v ta'rp6v xa?. CrTrerapfax.

X'
45 6 TÒ xa02sp. xat nlyel.tòç eiç Tip auviXeuaLv Tor) xovariXtou.

3600 29

13 6 ..rò xa02-'41.1.ep. xcci. OixTpov.

xß'
+165 48 Tò xote' p.ep xat el4 Tip npoax6v1aLv TO5 apy.Laouxelgol)pavrEaxou.

xy,
24 6 TÒ xv.0' i.ep.go8a 7c6crraç xat MrceX6e8kp.

x8'
4 35 -rò xaa'ij(zep. wet el; Kpc'aPr ToupxatI.L.

xe'
47 xa02 1/11.Lep. xat RETÓC ircLaTpopip eATC6 Tin/ xavrWapkv

0.4 xaT' RixpL Tijg TeXelyraEaç i'vouaX86p.

3885 29 67riaaev xo'cva0ev aory.p.a.
563 3 gig St&cpopa xaTex Tao OecortiOiv Xerrsottepalg xaTcicrsoixov.

111c. 2593 34
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+4306 ix6crrtrev 6 ZeRrc-ri6pcoç Mera T6 OccoplOiv Xurrollep& x-
T&crsotxov tv icp6g IV TCCepac Tilç sliyoccveLaK vqq.

+1060 6 'Ox.rWp.6pcoç XOLTeC Tò OZOVOiV 4.0E64 xocvicrrocxov ac&T6:>.

NoetAp fou.
240 ,r6 tilvccaov y. ou Noill6pcov xoct AexklAptov.

+ 85 ..c-4.) KWaTcc int xel:pcq.
+105 Tc?c ooiSxoc 'roo xcd. &XXoc iat,Xci TOU gtOSOL.

10211 32
903 goacc 7c6aTocv gcog Zcl.travc.

+83 goacc &ixc ou cbc6 Ecpckn Ion ad).
11197 32 ,TOL 1V8EXCC XtXtíCSE4 XCEI bCOCTÒV IVEVipTCC LITT& cpcoptvca xcel

Tioceorroc a6co xpcarUpcoc 6Xov 1-6 .1-418t. Ti-1g Bcivvocq cbc6 TÒV Ma0V.
1.4xpc TiXocn AexegpEou.

0 oycyp.voi 6e6ccc6volLev 611. -rò .7capòv xecro'ccrrocxov.
etvccc to-ov SC7CCIpOtaxs-ov TI) rcponoTúrcou.

13tivvcc 1794 Zuc-reliMpEou O'.
'AXiocv8poq Xp4Knou 6 yperctixtg netpbv px(yrup(7).
'AOccveccscoç cala; licepTupa.

II

Insemnare

Cheltuelile care eu cel mai jos iscálitu, duc1ndu-m6 de la Bucuresti
pitn' Vghiena si de la Vghiena pîn, m-am Intors la Bucuresti, ani
cheltuit suma mai jos arátatá.
talen i erai-

fari
50 La cumpárarea celor trebuincioase de drum pin'a mA gáti..
47 Chiriia de la. Bucuresti pin' la Sibil.
45 Arnäutilor oare luat cu mine pentru pazá, pentrucl

pe acea vreme umbla hoti.
15 ArnAutriaor acestora demincare pe drum pIn' la Ciineni.
25 La sederea mea la Sibil In trei zile pentru cfartir, mincarec

si lemne.
180 Chiriia de la Sibii pin' la Pestea la un landucucer.

65 Mincarea mea i a slugilor mele pe drum de la Sibii la.
Pestea.

50 Pentru ungerea carului i bacsesuri pe la cfartiruri i cáráu-

60 Chiriia de la Pestea Din' la Vghiena.
30 Mincarea de la Pestea phi' la Vghiena.
62 Sosind la Vghiena i intrind la un cfartir la ...1, pe cfartir,,

mIncare.

Place libre dans le manuscrlt.
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5 Mutindu-ml de la Vilden in cetate, am dat chiiriie.
54 In cetate pentru cfartir, i cumplrarea, vaselor de bucltárie.
30 Pentru tirgue/ile hfrtie i cearl i alto trebuincioase.
30 Pentru rufe, i pentru spálat pe doal luni.

-546 46 De la 26 ale lui iunie pin' la 25 iulie merglndu la curte ba o -
§isuri la slugile impárátekiti cum kii pentru chiriia, butcilor.

72 Pentru tálmAscirea unor atestaturi rumáne§ti.
129 21 De la 26 ale lui iulie pin' la sfulitu ace§tii luni pentru mili-

cazo i pentru slugi.
47 12 Pentru cfartir pe luna lui iulie.

597 49 In luna lui avgust pentru mineare i lemne de foc li alte
trebuincioase ale ca/ii. .

680 54 Baffisuri pen<tru> slugile boerilor i la butci.
4306 Pe luna lui septemvrie mergind la Pojon la Printip Cuborg

la ace§ti, i chiriia gi milicare pe drum §i iará4 pentru scrisori
li cfartiruri.

1060 Pe luna lui septemvrie i noemvrie la cfartirtui i mincare li
alte cheltueli.

960 Plata secretarului Riga care au mers cu mine pinl la Vghiena
pe luná pe talen i 120 in 8 lun.

190 La o slugá, simbrie i haine.
903 Plata postii de la Vghiena pin' la Sibii.

83 Cheltuiala la cfartir i la mincaze.
50 De la Sibiiu pian la Bra,§ov chiriie i mincare.
20 Mincarea, mea i a slugilor phi' la Sibii.

10887 11 '1ITOL 8ixa xr)Xtech; xat ineraxdacct L6SoluipPscc krc.rec ypócrta
xat L gv8exoc goSeueivra Si& xecp6g (Lo° árc6 'n'II+ 6pav Tori
xtvlixoti etç 13Livva, 'C'hV 81,cer(x6-hv txacre, Ilixpr. vik ircurrpocpflg

Inatív etç Bouxoupian.
Pijya 6 BeXecrnvX51% ßeßacil

OE 67coxclacaOsv 61soyeypalikvot MatZvoli.ev 6T.L.r6 no:p6v sha'
tcrov Tor5 rcperrar6rcou circapcaawrov.

1794 Eervrep.ß. 9 Btivva.
rply6purg EatrrK vartrpc7) ypoltPa4

'AOaveccrun TaXESaç ir.aFrup-c5.1

III

Wohlgeborner Insonders Geehrter Herr !

Die zwischen uns immer bestandene gute Freundschaft veranlasset
Inich, dass ich Eurer Wohlgeborn in Ansehung einer zu erhaltenden rich-
tigen Rechmurg von meinem gewe,senen Secretair Riga, beschwerlich
fallen muss.

I* Arch. d'Etat, Bucarest, Doc. historiques, 31C111111/52. La note
est (Salte sur une grande feuille de papier, au verso blanc.
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Ich habe diesen Mann, weil ich damals, wie Sie es selbst wissen keiner
europäischen Sprache kiindig war, in meinen Dienst mit dem Karacter
eines Secretáirs aufgenommen, und ihn nach seinem Verlangen bedungenr
um mir getreulich in einem fremden Lande zu dienen. Im Vertrauent
dass er mit mir eben so redlich handeln werde, als ich ihm an
nichts ermangeln liess, habe ich ihm auch meine Gelder auf Rechnung
iiberlassen. Er hat zwv den Empfang und die Ausgaben in Rechnung
gebracht und dann, ohne mich zu salutiren, folglich ohne absolutorium
seiner Rechnung ist er von hier abgegangen.

Ich schliesse seine Rechnung in griechischer Sprache hier sub.!.
bei, woraus der Empfang und die Ausgaben zu ersehen. Eine andere Rech-
nung, in wallachischer Sprache, welche er aus der Wallachey wegen einer
gewissen Begebenheit eingeschicket, lege ich sub.//. bei, welche Rech-
nung zwar der Wolko in Gegenwart des Herrn Andre Gaude geschriebe,n.
jedoch von dem Riga unterschrieben ist.

Ich iiberschicke beide darum, und mit der freundschaftlichen
Bitte, Eure Wohlgeborn möchten die Gewogenheit habea, beide 'tech-
nungen zu iibersehen, und -den Riga in geheim zu sich zu rufen zu lassenr
damit er iiber beide Rechnungen sich verantworten solle. Denn ich finde
nicht nur dieses, dass diese zwo Rechnungen sich widersprechen, son-
dern auch einen anderen Anstand, wo ich das rothe Kreuz beigesetzt
habe 1, dass er nämlich diese Rechnung ärger gernacht hat, als die Postel-
nitzi, Wisterie und Kaputyajuly fiir den Landesfiirsten zu machen pflegen.
Es ist wahr, dass ich allhier die bestre Gelegenheit gehabt hate, ihn zur
Liquidirung der ersten Rechnung sub ./.zu zwingen, als er mir solche
6bergab, allein ich war damals wegen Geschäften verhindert, und mit
der Riickreise zur Commission beschäftigt, welches alles ihm Gelegenheit
gab, die Rechnung eben zu diesen Zeit zu libergeben und damit scaparia
zu machen. Ueber diess verskand ich auch die hiesige Sitte und .Art damals
nicht so wie jetzt. Ungeachtet aber ich seit Feiner Entfernung seine ITnred-
lichkeit eingesehen, so wiirde ich doch unterlassen haben, eine liquidation
von ihm zu verlangen. Allein der Agent v. Hartel hat mir die Augen getif-
fnet. Dieser Herr verlángte von mir wegen dem Postelnik Warlam und
Szlatinan, und auch von mir selbsten eine gewisse Summe, und da ich mich
auf meines Secretairs Rechnung berufe, so sagte er, class er in Ansehung
aller dieser von melnem Secretair nichts empfangen hate. Darauf habe
ich est eine Rechnungen recht nachgesehen und untersuchet. Aber noch
mehr. Ich erschien seit seiner Abwesenheit bei Hofe, bei Präsidenten,
bei Hofräthen und Secretairs, wo der Riga, wie seine Rechnung lautet,
so viel Geld soli sich haben kosten lassen, ich erkundigte mich bei ein und
anderen deswegen, man antwortete mir aber, dass sie hiervon nichts
wissen, nichts empfangen haben, mad dass es auch nicht erlaubt sey Geld
anzunehinen, und dass man iiber mein Befragen sogar Satisfaction suchen
wolle, wenn der Mann sich hieriiber nicht ausweisen wiirde.

Sehen Sie mein bester Freund ! So hat mich dieser Mann hinterge-
gangen, den ich ehrlich mit der bedungenen Besoldung ausgezahlt habe.
Hage ich also nicht Recht von ihm die Ausweisung, und das was er entfrem-
det hat, zu fordern.,
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Ich bitte daher, Eure Wohlgeboren mögen die Gefalligkeit haben,
diesen Mann zum Ersatz anzuhalten und wenn er es in der Giite nicht
thun wollte, mittelst Fiirstlicher Gewalt ihn dazu zu zwingen. Ich ver-
sichere Sie, wenn so viele ansehnliche Manner, die in seinen Rechnungen
stehen, als wenn von ihm Geld empfangen Mitten, an den Fiirsten um
Satisfaction schreiben sollten, dass es diesem Menschen sehr iibel gehen
wiirde. Ich iiberlege Eurer Wohlgeborn hiemit Gewalt und Vollmacht
in der Giite oder gerichtlich mit diesem Mann die Sache zu schlichten,
und auch das Geld, was Sie von ihm eintreiben werden, bis weitere Ordre,
unterdessen bei sich zu behalten, der mich empfehlend mit Hochachtung
erharre.

Eurer Wohlgeborn
ergebener Diener

Baron v. Langenfeld
Wien den 23"en September 17941.

1 Arch. d'Etat, Bucarest, Doc. historiques, MCMIII/54.
Une grande feuille de papier, écrit des deux cbtés; sur le verso c'est écrlt, d'une autre

main, probalement par un employe de l'Agence autrichienne de Bucarest: Praes. den 31
Octobris 1794. Erledigt den 271 x-bris 1794".
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AN UNPUBLISHED DOCUMENT ABOUT THE GREEK
REVOLUTION OF 1821

KONSTANTINOS K. HATZOPOULOS
(Thessaloniki)

During our researches in the National Library of Athens and in the
"Ioannis Philimon Archive" we found an unpublished letter written
by the well known Greek revolutionary Emmanouil Xanthos. The letter,
which has now the registration number A9143, has been found among
the last documents of the Ioannis Philimon Archive" and it was written
and signed by Em. Xanthos himself on the 10th of October 1821 in the
Italian town Ancona.

The letter was written on eight sheets of paper used on both sides
except for the last one, where only the first page was made use of. The
state of preservation is somehow bad, because the letter was folded in
four aaad the sixth sheet of paper is the most damaged as it is torn
into two.

Last but not least, the paper used is ordinary paper for correspon-
dence of German origin of 0.212 and 0.261 m.

THE RECEIVER

As we have already pointed out at the beginning of this study, the
letter in question was sent from the Italian town Ancona, where Em.
Xanthos settled for a while after his departure from Bessarabia on the
26th of June 1821, on his 'way to Greece 1.

But, while the author of the letter, the place and the date of sending
are known, the receiver is unknown, because his name is not mentioned
in any part of the letter. Herefrom rises the problem of the receiver's
identity, which we are going to deal with further on.

At a first reading we have noticed that on the last page, the blank
one, there is in the right upper corner a note, which was certainly made
by another person than the author, because the handwriting is not the
same. The unknown commentator wrote : "1821. Em. Xanthos, docu-
ments regarding the quarrel between Anagnostopoulos and Xanthos 2

and Tsakalof's letters etc."

1 Xanthos, Emmanouil, 'Arrop.vrpovetStuxue 7repE Tijc (Daixíjç igscuper.cce, (Memo r
concerning the 'Filiki Hetairia9, Athens, 1939, pp. 48-49.

. . i The brackets have been used where the original was destroyed and we were obliged
to complete the text

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., XVIII, 4, P. 721-736, BUCAREST, 1980
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In connection with this note, we first presumed that the receiver
of the letter was probably the Greek revolutionary Athanasios Tsakalof,
who exactly in the same period was established in Italy, where he had
taken refuge since 1819, after the execution of Nicolaos Galatis 3.

But, studying attentively the text of the letter we have noticed
that Athanasios Tsakalof could not be the receiver, because the author
wrote on page 13 4 : ".Alter leaving Wallachia, Athanasios Tsakalof went
to Pisa. I dont' know what he is doing or going to do, because, you
know, since he had left Constantinople I didn't receive any news or
letters from him." Therefore we must exclude, without any doubt, the
possibility that Athanasios Tsakalof might have been the receiver of the
letter in question.

As we had no other possibilities to identify the receiver, we have
limited ourselves to the minute analysis of the text.

As it results from the text, the receiver of the letter in question
was also the receiver of a previous letter, written also by Em. Xanthos,
the carrier of which was the Greek revolutionary George Tipaldos 5.

It is known that George Tipaldos and Panagiotis Anagnostopoulos
had to accompany Dimitrios Ipsilantis on his way from Bessarabia to
Triest and therefrom to Greece 4.

But, a letter written in Cernäuti (Bucovina), on the 26th of April 1821
by P. Anagnostopoulos to Em. Xanthos, reveals that George Tipaldos
did not leave together with D. Ipsilantis and P. Anagnostopoulos, but
these two, after having left Kissinef, arrived in CernAuti (crosSing the
border between Russia and Austria) and interrupted their voyage for a
short time waiting for G. Tipaldos' arrival, "but as he hadn't arrived
until now... we must leave this afternoon..." 7.

This incontestable proof that G. Tipaldos left after D. Ipsilanti
and P. Anagnostopoulos' departure, is confirmed also by Athanasios
Xodilos, who, speaking about D. Ipsilantis' departure from Bessarabia,
mentions that D. Ipsilantis crossed the border between Russia and Austria
accompanied only by P. Anagnostopoulos 9.

In conclusion G. Tipaldos, the carrier of the first letter mentioned
in the letter in question addressed to the same person, did not leave
Bessarabia together with D. Ipsilantis and P. Anagnostopoulos, but he
followed them and met them in the Transylvanian town Hermannstadt
(today Sibiu in Romania) on the 17th of May 1821 9.

3 Filimon, Ioannis, AoxEistov Icrropcx6v IsspE Tijc Cotlix-71; 'EucipeLcc; (Historical essay
concerning the Hetairia'), Nafplion, 1934, pp. 230-231.

4 When we are referring to the text of the letter in question we use the corresponding
page number of the original.

6 Manuscript, p. 1.
Xanthos, Em., op. cit., p. 48; Spiliadis, Nikolaos, 'AnopArtits.ovetív.ccrix auk vsi

xplawslknacycv el; Tip) Néccv 'EXXvoixilv IIcrsop Lay (1821 1843)2 (Memoirs concerning modern
Greek History), Athens, 1972, vol. I, p. 204.

7 Xanthos, Em., op. cit., p. 168.
I Xodilos, Athanasios, 'AnoplisovcúptcrIx =pi Ti; 'ETcupsfaç Tay (Dancclv (Memoirs

concerning the 'Filikl Hetairia'), Athens, 1964, p. 52.
Filimon, Ioannis, Aoxituov lIcrropix6v 7stp 11; 'EXX-ivixilç 'Enccvacrrtinsco; (Historical

essay concerning the Greek Revolution), Athens, 1860, vol. III, p. 387; Diamandis, Kons-
tantinos, Alv.frrpLoç'Ttinpvivrn; (1793-1832), (Dimitrios Ipsilantis) (1793-1832), Athens,
1966, p. 40.
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10 Dimitrios Ipsilantis' pseudonym.
11 Manuscript, p. 1.
il Ibidem, p. 6.
13 Xanthos, Em., op. cit., p. 164.
14 Manuscript, p. 5.
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Another important element for the identity of the receiver is given
by Em. Xanthos himself in his letter ; he writes : "You, my friend and
brother, gave your vote and influenced `Haritovritos"° to give the full
power of action in the secret revolutionary organisation of Ismail and
others of the sort in Bessarabia to Kalamatianos and Papadopoulos" 11.

The words of Em. Xanthos show us that the letter in question is
addressed to a man, who was close to D. Ipsilantis and had power of
influence on him, when the latter decided to create the secret revolutionary
organizations (Ephories) in Bessarabia.

Another very important element is given by Em. Xanthos on page 6
of the letter in question ; he writes : "but, you know that I was waiting
for Ioannis Varvakis' monetary contribution...17 12.

In connection with this monetary contribution mentioned in Em.
Xanthos' letter, we also know from a letter written by D. Ipsilantis in
Kissinef on the 13th of April 1821 to Em. Xanthos, that the latter had
to wait in Kissinef for this monetary contribution and after receiving
it to leave immediately for Triest. There Em. Xanthos was supposed to
meet D. Ipsilantis and the other Greek revolutonaries and leave together
with them for Greece 13.

Speaking about this contribution and about D. Ipsilantis' order
from the 13th of April 1821, Em. Xanthos mentions that the receiver
of the letter in que stion "knows" everything about it. So we can conclude
that the receiver was very familiar with D. Ipsilantis and a very important
person in the hierarchy of the secret revolutionary organisation, or other-
wise he could not have known the most secret orders and activities of
the Philiki Hetairia.

In addition to all these, a further element completes the above
mentioned facts. Em. Xanthos writes : "you, my friend.., you are still
very young..." 14, which means that the receiver was younger than the
author of the letter.

Another very important element for the identity of the receiver can
be found on pages 11-12 of the letter in question. The author writes :
"I am waiting for the orders of Haritovrytos and the other leaders from
there, if they think I am able of any activity, because, I think, it is
not worth coming there, not knowing what opinion about me I shall
find there...".

It is well known that Em. Xanthos using the pseudonym Harito-
vr3rtos' refers to D. Ipsilantis. It is also known that, when the letter was
-written (October 1821), D. Ipsilantis was established in Peloponnesus
and so we can doubtlessly conclude that the place of destination of the
letter in question was also Peloponnesus.

The last element which contributes decisively to the revelation of
the receiver's identity is the fact that, as Em. Xanthos himself mentions
in the letter, the correspondence between him and the receiver had been
interrupted since the end of April 1821. Em. Xanthos writes : "I have
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Ibidem, p. 1.
We must exclude any probability that the receiver of the letter in question was

the servant of D. Ipsilantts, Sovantzioglou by name, who accompanied his master from
Ktssinef to Greece (see, Spilled's, N., op. di., p. 204 note 1).

Filimon. Io., Historical ... the Greek Revolution ..., vol. III, p. 385; idem. Histo-
rical ... the Filiki Hetairia ..., pp. 381-382.

111 Filimon, Io., Historical ... the Greek Revolution vol. III, p. 386.
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sent you by doctor Tipaldos a letter from Kissinef (which I don't know
if you have received)" 15. This means that the letter referred to by
Em. Xanthos in the letter in question, was the last one addressed to
the unknown receiver.

As it is known that doctor Tipaldos left Bessarabia for Triest at
the end of April 1821, we can conclude that the correspondence between
Em. Xanthos and the unknown receiver was also interrupted at the
end of April 1821.

Resuming the stated elements we can infer that :
the place of destination of the letter in question was Peloponnesus ;
the receiver of the letter was younger than the author ;

e) the carrier of the first letter written by Em. Xanthos and address-
ed to the same receiver, was G. Tipaldos, who followed D. Ipsilantis
and P. Anagnostopoulos on their way from Kissinef to Cernauti and
Hermannstadt, where he met them on the 17th of May 1821;

the receiver of the letter must have been a distinguished revo-
lutionary, who not only was familiar with D. Ipsilantis, but also could
influence him in taking important decisions (as, for instance; the establish-
ment of the secret revolutionary organizations in Bessarabia) and who
also knew his most secret orders (as, for instance, the order regarding
the monetary contribution of Ioannis Varvakis) ;

the c,orrespondence between Em. Xanthos and the unknown
receiver was interrupted at the end of April 1821, when the former sent
with G. Tipaldos a last letter to the unknown receiver, which is mentioned
in the letter in question.

Putting together all the above mentioned elements we ea,sily come
to the conclusion that the receiver of the letter in question was the well
known Greek revolutionary P. Anagnostopoulos.

This conclusion is based on the following data :
he lived in Peloponnesus, when the letter was written ;
he was younger than the author of the letter ;
he was the only one, who accompanied D. Ipsilantis on his way

from Bessarabia to Triest 15 and he met G. Tipaldos in Hermannstadt,
the carrier of the first letter addressed by Em. Xa,nthos to him, as we
have already noticed ;

he was a distinguished revolutionary and a member of the Supreme
Coramittee of the secret revolutionary orga,nization. "Philiki Hetairia"
and therefore he could have known all the secret orders and activities ;
beneath these it was his own idea that "one of Alexandros Ipsilantis'
brothers should go to Greece" 17; except all these, after the settlement of
D. Ipsilantis in Kissinef and further, P. Anagnostopoulos "played the redo
of consul to him" 18, which means that he could have influenced him in
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5 AN UNPUBLISHED DOCUMENT ABOT-7T THE GREEK REVOLUTION 725

taking important decisions (as the establishment of the secret revolutio-
nary organizations in Bessarabia) and he could have known the most
secret orders (as that regarding Ioannis Varvakis' monetary contribution) ;

e) his correspondence with the author of the letter in question
was interrupted after the last letter addressed to Em. Xanthos written in
CernAuti on the 26th of April 1821 19; since then and until October 1821,
when Em. Xanthos addressed him the present letter, no letters were
exchanged between the two revolutionaries, as it results from Em. Xanthos'
correspondence published in the appendix of his memoirs 20

In conclusion Em. Xanthos' letter from the 10th of October 1821,
written in the Italian town Ancona and sent toPeloponnessus, was address-
ed to the distinguished Greek revolutionary P. Anagnostopoulos, who
accompanied D. Ipsilantis on his way from Bessarabia to Peloponnesus
and who also was his consul before his departure from Bessarabia and
after his settlement in Greece.

NATIONAL LIBRARY OF ATHENS, MANUSCRIPT N A 9143.

N 1
'Avx6voc 1 10 8ßpEou 1821

'ASeXcpi 7Ceptac6Ovre'.
MiT6v 'Icrcp6v x6pLov Ttrn&XSov ao E I-04a bc6 licav6pc Iv ypdcp4ca p.ou (T6 6notov
8L-v lAe6po) ilv 1Xcc43eq) et; ¶6 67TOZOV kpoavvco I) Suaapiaxec& ¡lot) xemdc aoil,
xca .rdt atrca cc6Tilç 'rç Suacepeaxetaç p.ov. 'Eye) 18oxEtcacra xaf. 61.co13 IA ip.i
ma 6 KaX1K 21 xat axe86v ot 7cp6Oup.oc22 6Xoc tao.);2 Tei &noTeXiap.aTcc 'T.*
napaX6you auyxccrapcfcack aou xaE axecEpou npoaoxii% xaE TT); lccruyxca-
pfrrou aou auarccarEccç 7cp6g Tok auva8eXcpo6g aou, xaE xcer'4orhv 7cp6g klAk,
ii7T6 T6760 6notov Corpravk xaE livali.91136Xouç Ic7coacteig cpcXEccg, eiXcxpcvetaç
xccE xaOccpóryrroç 4ux:64 xaE xapataç 7cp6g 1.6 67coxeEp.ev6 Goo 1Xccf3eg.
I61 (Lae p.ou xccE &SeXpil 18oasç ¶-11v tfrTIcpov coy xccE inocponcEvlae4
¶6v Xam6fitpuTov23 v& 8e)an T-hv 7cX1pgouac6rtyca vilq icpopEac ¶05 'Icy.-
amMou xaE 6Xor, TclIV ?outlay ipoptiav et; ¶61.0 liCaCCIJACTIOCV6V1 Ilcarcc86notOtov
xaE MuXcovvp xaE v& rcpoaOiall ek TeAl Icpopou TOU litavoPEou ¶6v xaMv
tivOponsov Maptvov ETpcvc-7p 86o &XXoug icp6poug T6V M7co6p8av xaE 'Io.)&vvvp
Maxpijvl livOperrcouç yillowcaç Teck011 xaE tca.caEag upoX-h ilJEKI Sc&ct, 6
isp6-rrog . Tov xaE any, xpecero6poc 24 .r6iv MoX8of3fivcov xat IpccreCero v&
67coxpEvecar. 7cnri p.év T6V xaX6v 7caTpcerrilv, 7COTi 8i T6v 7cco-r6v MoX8of3&vov,
6 8k 8e6-repog,c.Sç XoyccraTog xccE cpEXog Tiav cpeoporcocav txcEvcav cpaTptccaTiiiv,
16eXc vci xavovEtn .r& 7cp&yv.a.ra Ili T6 Tbrarrov Toii Oc084)pou r5, xccE

In the transcription we foil owed the original text; only some orthographic mistakes
have been corrected without any other modification. The numbers, in brackets, show the
page number of the original text and the parentheses have been used, where the original was
destroyed and we were obliged to complete the text.

19 Xanthos, Em., op. cif., pp. 168-169.
a° Ibidem, pp. 169 and following.
11 Alexandros Ipsilantis' pseudonym.
n The Greeks.
E Dimitrios Ipsilantis' pseudonym.
24 The creation; the author used the Italian word.
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" The author means the family of Ipsilantis as a whole.
2. The unreliable man; the author used the participle of the Serbian verb prornmenitt

(prommenista).
" The pseudonym of czar Alexander I.
28 Gun-powder.

726 KONSIIANTINDS HATZ0pOtpULOS 6

kocorrciCero Tok 'EXX.rivaç &Eoug &stayer.. T65v cpepatplcscav, Tá Imam etxave
Tck pEctç Tot); 6T06; 7rponci.ropk Tow [2]ctç .r6v atroVoe TO5 OERLaToXXi004,
xat 6cráxi,g . xoue v& e6cplp..c7) T6 6vop.a 'rob' KaXo5 xat TT% cpap.ataç Tou iSac-
p.ovEeTo xocL Sky i50eXev vet dtxo6cri) 6Tt a6T6ç gxet p.ipt-cov neptaa6-
Tepov tircó a6T6v &7c6 Iva etrcXo5v aTpaTuklv, xat icruv-hOtcrev ncivToTe gpcpocr-
Oev et; rcoXXok &ray &vicpepa p.6 e69-np.Eav T6 gvopa 'r&v KaXiLv 25 npóç 'rapt-
xtvlatv PolOetaç &XXou Ttvk atTEou Tcp6ç 6cpaoç vcE [Lot Xkyl : 1,M(vi TE
xaXk; Tt xaX6ç ; T6 ykvoç [Ecopi, T6 ykvoq. A6Tá ÀkyovTeç xat 7tp&TTOVTE41
CkVenCaaErtag XCGE &TC6 6)4ov &xo6ovTeç ToE6Touç X6youg xca Tota6Tok StSoccr-
xaXtaç . pxt.crcev vá p.ivgxouv Takov ixetvo T6 aißtxç ek ro k KaXok, T6
órcol*.ov Tag gnpene, &XXec elvat yivoç xat gp.otot Totç KotXok xat iT6Xpmaav
locoXo606.4 gxt. p.6vov vá xpyrotápouv Tet xLv1W.CTa. TO5 Kca051 &XXCi xaí v&
SíSouv axiSta xat npoTácrek, xat 6adtxtç Sky 13aEvovTo Tet axiaLct Tow ek
npgtv, iToktoScrav vá T6v xaTacppovollv. 'ExT6xtaaa cpwvgovTaç xat rapt-
xtv6iTaç Tok iv 'Icrp.ahA. kcp6pouç xcct 6tLoyevik Stá Tcp6f3Xetkv icponov, cEXX' ol
gpopo, gEallov npollp,evLaTag 26 KocXcci.tecnctv6g, gp.a0ev 6Tt (Daciv-
Op0.17c0; 27 Siv ivixeTo T& xtvlilLaTa TO5 Kcaor3, 6EXXaev Tóvov, x iv i50eXov

pavoriv auvepyoí. At Tcapaxtvirrek 1.Eou Tcp6; T6v 'OSlacrcT) 'Epopov Tor)
Xtp.ivoç T6v x6ptov ErcupEacova Kurcapirrl, gxap.av vet otxovogcrn 6nip Tct
TptetvTot xavóvta xat TccOacE icp6Sta. xat Tet gaTeasv St& Ocatiaal; ek T6
[3] 'Iap.a-h?, 41.0E04 sod Reptxot cpaoyevek To5 'Icrp.ariXEou inp6apepav
&Tv!, TOG X0Cp&3LOC TO3V xaí (1,catcrra 6 crocoxtavk xat Kou4ET6yXouç trOacc etxoat
xccv6vEcc xcci. ttepouk PapkÀtcc xpeRoTecfrrapov28 xca SivSpot xaf. TcoXl.c't &XX% icp6Sta,

iov 20 xxv6vta xat &Um iaT&NOlaav ctç To6ç iv raXaTEcI.) aTpaTtCEITaç,
otttve; frrov inixetva Tclv xtXítov. Tcfc Si eaXot gp.etvav et; T-ilv StaTarhv Tclv
icp6pcip, Tos qap.a1Xtou. Etç Tok 4 'Anpatou 6 KaX6ç arcó T6 Tupy63taTov
lypatInv c To6; iv roAaTV.cp aTpaTt6Tck vá Xcif3ouv Tec xavóvta xal gcra
kcp6Sta itxov xa( vá 61ayouv ixet, crTiNovTáç Tok bríT1Seç 8c168ny6v T6V
gC0611,V1T0v xtMacpxov 'Aeav&atov ToucpexTv gi 80 CrTpIXTLerTag roo, xat
Tok gypacpev v& &cpírouv T6 l'aX&Tt. xat Tip) MoXS63av, Tá Si 14 xapckj3ta
67co6 eixav x jupt] e6aet. ani6 'ro k To6pxok, v& T& ipy&Xouv et; Ma6plv
O&Xaaaav. 'AXV 6 Ilpop.p.evEcrTok "Epopo; KaXotp.ocTtavk, at& Tfic TiX.1 roo,
la; tixoXo6064 OiXet aot ipar6ataev vá (3aX0f) et; 7rpgtv a6T1 sLcerctrh,
et.4 whip lye.) icpc.f)vga xat 8tepapTup6wriv ivavTtov TOLMÚT% 7LCCeCLX044;1

8t6Tt. .7ZÀ/pg0UaL6TYK) 67TOUV 7r&VTOTE ISTOCV k94)VCCGC, voE inp6Tetvev
T6v IXOCILVe v eptaX6n, 8f.ci TO5TO 7rpti)TnV TO5 Mat0t1 gkatcpvcc ot rcack.si,
l7TpccucliTat, inXax601crocv árs6 8 xatciack To6pxouç, altTO7C4)0/CTOLV apoSproç
wet ixca&aelaccv xcicravTeç 200 &vOptánok, xecE Tily &Troaxeuip. OE
tEetvavTeç iTpa(3101aav ctç T6V IlpoSTov, Totç laT&XOlcrav via icp6Stcc xat
xavóvta T06.; &7V:Cpxx(vricsat [4] vec TpC437)X005v eCIT6 ixeZvov T6V irctxtvSuvov
Tórrov >tat St& To5 xcetpoil p.i limp& scat= vá 67ro'cyouv et; T-Ilv At63av xaf. TrXnatov
'ro S 'Ictatou, gnou .hrov gv clUo criatla Vidoptx6v, vá ivcd0o5v, St& xtv¡o-ouv
&&'r6 ficyciXov aTpotTóireSov xaTc'e Tip) OiXnatv Tos KXoi, gaTk (.14 Rot gypa-
cpev, itxev ctváyxlv p.eytaTlv &rcó 6p.oyevek, &X):6 OxIlii,dcatOg TepoNievEaTag
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xocE ock6 1.6 kv.7-c68Lcrev JÁ xlaia; npocpciaec4, xaE icrrecOlaav ixet ficcpú-ca-ca
Scc gco; si4 ..rdcç 30 Matou. Etxa Tcpo-reivet evrc ix 14 xcepaßEow vdc &Km-

To.)0Coacv .r& imrdc inc-Liiaec&repoc xoci vci itcf3ccpxapcaec7.)acv El; oars& xat oE
CITpcert.c7rsca., xocE vógpyouv el; Maúp.r)v Oo'cXacraav xca L.Li T6 XLVVIOC ocirróiv

9eXov ecptcaTeocrec xod [&]?Xcc súpcaxótceva siq '08-qao-6v xai Tcayavp6x ceoe
lypay[ov], xccE 67cou .hT0V irrcip coi 54 3000 ecv0pdmov kof.l.ccov vet ip.Papxapta-

xaE vec úrcecyoov vc xectioucc 8candcpxov el; Tec pouiceXcxec napa0aX4acrca
11; Malt* Ocadaalg, ZenroXcv, 'ArziaXov xaí Mecrktlipcocv, of, iyxciTocxoc
-rclv &coLow TOV Stopyavcaplvoc xaí inep(.[cevav 8ccfc vci xtvlOólacv xaE /day

ió)..cepcx4)v Sóvalm.v, c'64 gypopo', xoci órcou yoyapvcTLÓVE 29 TOUpXLX4)
aiv .rov cr xectipioc 8cccxocrapfax Toupx6iv el; 6Xoc cct'YrcE ttip7], xaí o6.rco4
10eXov xtitisc play xaXIN 8cf3spac6ve 30xod 10eXov ivauvalmLast T4Iv ZW7coXcv
vdc yEvil rct.dercc [5] 8cdckcoc 3', xoc06Tc 1.67m; ixstvo; sty= =XX& irmr4)8sco;
xaí Suva-L-641 Tó 8i crrpecceutca 0e)%evocú'ç-hasc noXNec; xatecaccq xaí vec ntck-
crouv Tot Attoc4xcivca xaf. itctPuxedvowre4 Toú; -r-71; 'E7capx/a4 Tor) Tupv6(3ou
yd. TcX7laceccrouv e14 .r6 Eccr-r6pc xaí &XXOC 7CCEpcx8ouv&f3ue, Sac vec eúxoXtívouv 1-hv
Scaßecatv 'roo Aouvecf3ecoç .ros Kcaoi3, &XX's1; cirróxpcocv . xouo-a circó Tóv npoic-
p.evEcrra 5-rc iyeo Sky 7cpinec vet 8f.8ó) csuicPouXo'c; TocaóTa4, 4); /1.4] 7coXsiccxó;
xacEc cip.a04K. AóT6 T6 axi8c6v p.ou crrixes.ac xaí 4] circóxpccrk Too Tec órcoT.a
laTeaae14-róvlIpírarca recLpycov Kav-rocxolglv6v. Tó TLOV &cot!) of. 7rXri-
peCoLatot Tor.). 'Ecpopoc 8iv 110eXov vdc aptccc'reoccoar. T6V Ilpo5-rov
xccE Aoóvapcv 4jTOV, ircec84) ot xaXof. cr-rpa-ccc7yrac el5pccrx6icevoc el.4 raXec-rc,
-rcX0o; xacciacav xoatáv crc-rapíwv, xceXalrIcoxEcov xaí. 61XXcav rcoVal», npaytta-
-rev iXacpupaycirsaccv, Tec órcora gcpepov -ró `Pivt xaí Tec incoXo5accv, ot

xaXot 'Ecpopoc Ica; ircca-rawrorprreq e14 octiTec úrcó c1XXot) óvótccerog xat
Kopqnvoil ilyópaav, xai ixipKov 7co),Xcfc4 XL&oc p. ceyEavrIv

-tlicEccv Tólv xotviSv crup.cpspówców. (DEXs tcou, taco; Oaviccisc; xod Sucncca-
-rd.; cixoócov IcEocv TocaóTlv ataxoxipascav, ecXX'siaccr. ckx61...7) vio; xocE siv gXcc-
Peç xacp6v yvopEcrn; Toúç 8cacp6pou; xocpocwri¡paq ecv(ip&rsov. /lane/.
stvccc rco'cyxocva, xocE 8e5Xa aim/ gxca Tciq CCOVTCCVdq [6] circo8EE4c; tcou. BXi-
novTa; XocIsóv xccE &Um lcupEct ecTorc-hilaTal 8iv il.t7r6peacc rcXiov vec xpa-clecl

intoxpc0c1, scat &pxcaa Xiyco xaE vec ypoiccpca xaTdc TeLv cpeoponociav TO6-
-my xaTaxp-ijo-ecov, xccE 18oó Torrra cirancslacc ixOpok ecarcóvaoug, oi ónotor.
ip.sTaxecpEcrOlcrav nawroEoug Tpeorou;32 inrouX6vrysaq 8ccccp6pou; vec.

8ucscrvirsouv, xaí ecvolawre; xopcarcovaiTe; 6 Totí; 'Ecp6pou4 -cijq '0871cr-
tro5, oi 67c0t0c f3i3acce TITCLV XOCT'ip.05 avaccpecrrwivoc 8cec ..rdç iXeu0ipou4
Licaicc; ToT.4 c'Excc xectiet, 6TIXV ii4OUV tik 1.6v Xocpvc6f3putov ei; '08yrcr6v, 61.coióK
xceE Toú; 'Ep6pou; Toi3 KtovoßEoul xat xwelicai xccE sum& ¶:tj; cpatcaEa;
!Lou 1Xeyov xccE gypacpov .r& Icúpca. 'Ep.s.rocxecpEaOlcrav gpyavac xat Tóv Tpc-
spaprkr-tp Espapsilc xca iXtyou gXeLtkv vdc tik PciXouv cis xax4r, úrróXyltirtv
xccE ei; rv E8Eccv KupEav 33, 8iv ispeuvorkse ti.k Tip cpp6v-qadv T14 1.4)v

ocis-Eav xaí eckhescocv Tólv netXylATCOV. OiXecq tcoE and. St& civaxcero)06
elç Tic TcpcirlocTec ; =1. vdc Rip avaxcoplIcro) 1dg naplyyiXelv ; 'AXX'igetí-
pug, 1511. &yea inpóalleva Tee ¶5"1; auveco-popek TO5 Bapflcixl. 0/ Ti-14 '081cfcroíS
wEcpopot. f6Xov eixav auve4sc vhv auvecacpopdv kv xacpc7.3, ci%X'ircet8-h

The garisson; the author used the Italian word.
38 The diversion; the author used the Italian word.
81 The naval passage; the author means here "the naval base".
82 The author crossed out the word "and".
n The author means probably Ipsilantls' mother.
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arc.; Tcksweoaec Tec icp6accc &colt) 6 Kunakalç eIxev icyopcicrec, xaE XCCV6VLCC,

clog ad &cm, 8cdc v& 1).1)v acácsouv kE MEGA; Tom eßliaTakav [7] (1.7c6 airy& 30'
xcXcecae; èoúfiXta, sod ri8i cixecv X&13ec T4)v ethlacv T71; SuaTuxok ix&x));
FaXccorEou, )(at inC07TTE6OVTO 7Ce6q TO1STOK &XX-t)v SuaTuxEco Tot;Xoc5 (xccO6Tc-
ERclOov 6Tt, TptávTac xatec8e; Toiípxoc úrcciyouv ivavTiov To5) OckaTccEccv xcd Tek

xcel. AM; 45 xtXtdc8a; èoqiiXicc 67T06 TO% iixfqxav bp!, T4)10 'EpopEctv
M6axag, au& vec cbCC47IILLWOOLV7 &v Tux6v T& Tcpecy[taTa tOeXov 157cecyec xagva, xal
lye)) why ivvoiLvTocç &7rcp(Lv k Kcav6[3t, xat iv 'VT) RetccE6 EXeyov xaE gypacpovr
eoç Cevwckpal zinoc, is-ccev gpxE7rm Tck 7rpoppOefaccç &-ratocç xccE xocTaxpllactçr.
8c6Tc Sky ipaaTo5crev 4wx4) [Loy vá f3Xinco &ScacpopEav T6CFOL xaxec. Ti4oç.
TcecvTow Ili TcoXXecç 7capaxcv-haetç xotE ypcc cPERaTcx Mx& [Lou xaE Kopek ot
poi Trij4 '0.3VICTO5 gR(3acrav F.6vov Tecç 100 xcXcecaa; floúri)ice Tot; Bapflecx7) xaTet.
Tck ecpxcfcç louvEou'xaE TO5TO TOV 1181 yvcoaT6v c 6Xouç" kv 4i irrotp.a6p.7)v vec
)4[36) T6 7cccaa7cópTc (LOU vec !Soli) gpxerac ypecp4a nap& Teilv 7cX1p4oualcov
'Iat.tocnXtou 7cp6g T6V Mapi:vov DrpaTilv, Tec min& xp-klaTa auvecRec-
TTN TcX7)peEoucrc6T1Toç eixov, eoç gypacpav, atec rcXYlpeocrouv 40 xacciSeç yp6aca
6=6 EXeyov 6Tc gxcclutv Tok kv IIpocirry crTpaTc&raç, xaE T& ?corn& 8cci
ixeXXo6accç xpetcq, inatiyovTzg 6Tc 6 IIp Eyx7) 4J [8] Av.1.41Tpcoç Lnecal) kicijyev ek.
Toúç x6X7couç Tc71v 6p.oyevclv, a-me; eIxov 6X or& &vocyxcacc, Uy eIxev exvdcyxv
7aiov &705 ccin&. Zuyxp6voK oE CçExouXivc e6pcax6Revcc 'IouvEou cpuy&aeg
gpopoc, ov Mgt ClúTOE Tec cc inci xp4)p.ocTcc acci Yck icpo8ccicroov 12teyov, T6v yvcoaTóv,
C701 nevTeSixav 66T14 EIXE yEvec wino; RepoccIv Lxonocrrclv iaxopciaRivo)v.
crTpaTconiLv Ec TániptE ToU 'IacrEou, xaE caTot Tóv ipacrrogaav gxeT, 86) liEeiSpoù.

noT,ov xaE cÇT6 ivavrEov icpopirgov TOk 'Epópoug Toii KcavopEot),
vec npoTecrcapia0c-oacv". TiXoç necvTow cç ixetvaç Tck ESEocç -1)Ripaç, cpeciaccg
xaE 6 11pEyx-0 recf)proç KavTaxouvóç CMCCXeíg xcep.I.Ltav Tpcaxoatav
aTpliCTIWTCC; 'Idcacov, Sc& vá pea?)dç e?rraEav Tct 7cpecyllaTa MoX8613oK,
xaE vex auvgy) Tocíç 8c&cpopa Rip) kaxoprcccrIxivouç crTpaTc&raç, xaE 6aou;
&XXouç 8uv)106, 6Royever,ç Scec vex incerrpik Tupy6Pccprov, 7rp6g cc65)acv
TLiv 'EXX-hvcov crrpaTconclv, xat vdc 4ll.acopia?) tacoç 6 KaX6ç vdc dorrcaTa6b
cç Tcfcç etraEtaç Tc7)v 'Appavvror3ouXydcpow, met vec PacrrecEilcç crificcç T6V knoca-
Tdcpwrov 7rpoa6T1 Ecfcr3f3av, wet Toúç IIavToúpcSeç Tor) xcrrapciTou BXaScpmpiaxour
gypackv Lç Toúç kcp6pouç, xccE Etç Tip/ Kupdcv, vec T6v TcpopOckacottev

6acc xplw.cvscceiipEaxowcac Et Tip Kciaaav 6Tc, Xiycov 6Tc to.6vov cciiT6q [9] daXec_
xcd ol IIpEywirceg etç Tuvy6fIcaTov eixov T-hv tteytaTlv avoiyx.r)v. 'Eyd.)

/xouXivt. et; civrcillcocrtv 'roo, T6V inapticrn)aa 6Xa TO'C. TpiEavTa, xaE T11)v

tiv&ywylv &coif) xat 6 IIpEyx714 Alivirrpcoç 411x7copoiicrev vec Ern, ecXX'a6Tóç
chrexpE67) 6Tt. 7cknacecrripa tivecyx.1) trov IxeyaXuTipa, Si& To5To xccE jISEcc

KupEa nausev Tip 445cpov vec TEO' aTaXeclatv ccincfc Tec xp-hilaToc, xaE iyea Uy
Expcva aullyipov v& ivccvstco06), xaE otiTcoç Tcji iaT&X07)aav 6Xa, ixT6ç 6XErov
TiveLv 6iro AoÇ3ov, xect civexc47)acc xccr& Tin, 27 'Iouvlou met Ve.rec
7coX6p.oxeov, irmavSuvov 68ocnoptav, xaE IxeTdc TcoXXIcç xaxorcaOcEaç xaE siilfw-
aTeEaç, nap& To5 ypatillaToxoRtaTor) xyptou ballx-qTpEou Moúaou OiXecç
isks]pocpoplOer:nepE TctivTcov 6Xow 6acov crot yptipco, met TcoXXciv &XXcov, EpOacra ek-
Tfiç 26 ZeicTep43pEou kaa. COecaccç 6 11pEyx7)4) liCCVTIXxouCv6qi2ç 'Liacov,
ihwocrEcuaev ct TOk eti gXei:VC4 Ti ixtpv) aTpC4T11.73104 'Hp METEOCV TOti
roo xccE e6X1CTIN TO5 'ApxcaTpaTilyou, xed ))11eZ; dt7c6 Kcav613cov cbcpocrrca-
Ooúaccp.ev met T6v laTiXtxp.ev 6aouç crrpaTcdrraç 6Royeve% kauvdcixe0a IcpoScoca-

34 To protest; the author used the Italian verb.
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ILivouç Ili Tec Caccyxcer.oc gpliccra, xaí ypeccPaç ix Tra.pcoav -trek !Lou xaí etc
-Tok iv llpo6Tcp crTpaTcercag, eig To6g 67coEouç 6 IlpoRp.evEaTaç KcaapaTcccv64
47conTeu6p.evo; St& Tecç xaTaxAaecç TOU K41T7rEV cipx1y6v T6v yvcoaT6v [10]
am red)pycov Zocpcav6v, xocE x&rcocov KovToyóvlv yvoaT6v et; TÓV MtpLTÓ-
fipuTov, ixEvlaav Scec To5 vepo5 ilk 6dcpxag, cLç 600 T6v &pc0p.6v (inec811 ot
citXXoc eccp'o6 Ili Tri 44cpypa to l'a4aTCEou ircXoírccaccv, ip.65xav elg Tino Kapav-
TEva.v vijç Top.ccp6pou35 xaí XccP6vTe; xacE Tec 12 xav6vccc xccE Xot-n4p emocrxeuliv
belyccv elç .r6 ZxouXivc dívTcxpu, Scdc vác LwzOoilLiv 1.4 T6v Ilpíyx-Ivccc KavTaxou-

-tiv6v. 'AXX'6 XaTecpecTog IlevTeaixag, Ili Tok xaxof:gocouç Tp67ZOK Tou,
8ceryecpev cpeoponock cpaTpíaç, xccE ipepev TÓCPX crx&v8ccXcc, 6Scrre Sky ilOeXov
ot crTpaTcc1Tacc. vet 6rcaxo6crwacv -ccíg cppovEp.oug crullpouXk o5 gcotip.vlysou
11pEyx1Tou &XXlic i.c&XXov irccflouX1101aocv Tin, Corip Toy, (31.6Tc 6 llevTaixaç
10eXe vat Or) et4 Tiro MoX866ocv Scec vec CcpncEli xat vci 7cXouT-T1) xat nap& Tclv icro)-
.xXeLaTcov npox1p6Eecov 'cos 11pEywircog K0CvTaxoulvo5 napaTlpel:Tocc, xccE
ircec8h únip Tee; 12 xaccíaccç Toupx6iv etxav cp0o'caec et; T6 'Iciacov, ti..6ALg 6
11pEyx14) iyxaTaXeXect.s.i.tivoç Cori, 6Xouç ia601 ek Tip KapavTEvav To5 Zxou-
XevEou, eccp'o5 7cp6Tepov 6 xocrecpccroç llevTeSixaç xocE oE órcaaoE Tou sixav
&Tcepdcael. eiç T.hv KapavTEvav. OE 12.6Xcg Icp0aa0Cv vec 6xupcdOcliacv TcX-natov To5
noTap.o5, &XXec T6 705)0oç Teilv Toupx6ív eccp'o6 To6ç xaTercXecxwaev, [LET&
Scaexeccapov cppcxTelv Recxlv, iTpaßelx01crav T6 ianipaç aq -re, [1i] ExouxtvL,
-axtrrcoeivreç ecrcó a6To6ç k 250 xcLE xecaccvreç 6Xlv Tip, ecrcoaxeu.hv. Tliv
Tceptypaxpliv Tern.); TrYiq picrijg, OiXst. COE Tips Xeql,Et. 6 x6pcog Alp.ircpcog Mo5-
mg. Tec R6pcoc XOCT& Tos Ilpíyx-qcog K0CVT(XXOUC/V05 ot ecvóryroc xccE p.11 ige6-
pOVTEg' Tee TcpoTpiavTa arcov, &XX& TE sky icpXuecplaav a To5 'Iap.coIXEou,
'08icralg, xaE Kccrvor3Eou ''Epopoc, xaE TE Siv cpXuapo5v trt, xcerck To5 ZefiaaTo5
KaXo5, cipo538 lp.a0ov Tip avaxcopriyEv TOU Ccrc6 Tip BXaxEccv, xaE Tip, 8c&Xuacv
To5 aTp0CTo538 'Airó T6V (Sri Oiv.rec ypap.p.aToxotuaTilv OiXecç !Lau xca6Tepa, xaí
ecTc6 T6 ia6xXecaTov ypcfcp.l.toc 6-rco6 ti.oE laTecXev -h a6tuy6g p.ou &TV!) 'Iat.cal)X
xccE IXaf3ac et; TpciaTcov, &x, ecaeXcpi, ETCperce gva 6X6xXlpov r3c3?Eov

-v& auyypectiga Tec 6aa xaxec ircpoev-hOlaocv, cbt6 TÓV cp06vov, alaxpoxipSecav,
xccf. &XXoc TCOTIXTCGt Tcec01 7coXX61v, xaE 6cr0C Boxíp.aaa ¿yea 18cacTipk, xccE i7c-
piouXec4, Troy 67coícov Tk ec-rcoSerecç ixco. quo); p.Eccv hp.ipccv ivTccp.o.)061p.ev,
xaE ad. Tee gtaTopilaco pi cixpE6ecav. A6ToE ace( piaou Tv iv '08iaan 'Ecp6-
pow vi kaucrcp-hp.laccv xat. el; p.ocxpu& !An, cLç OiXecç nNlpocpop7)Oet CG7T6
Repocok i.co'cpTupaç Ti-ov uccO6Sv xaí -ray ßccacivcov [Loy. 'Enf, Tóaou xaTccEo-
Seutiag x0c0o86v, xat cpOcicrag &Sir), ip.ecvac, xaE 8ccfc vci, ecvaXif3o Tip ic.)yeLav
!Lou xccE vci rcepcp.eEvo) viaç acaTayk [12] xceE To5 XapcTo6p6Tou, xccE T651.0
a6T60c cipx6vTcov, ecv ph xpEvouv S: cov acec xccp.p.Eccv linc60eo-cv, xpEvag TCEpITTÓV

-VCi g%0O) ccúTo5, 67cou aiv hetSpo.) TcoEccç StccOiaecç OiXca e5pec rcept 4&o5, Tor)
xorccecaccvTog, TccOadc reccOlwroq, xaí ciaíxo4 xaTaTpexeivTo; xocE p.iEva.vTo;
ipi)p.ou xaí 6aTeprwivou eaTÓ xecOe 13o110ec0Cv xccE i`yrcepecantacv, ispk &VTOCIL01.-
Pip T&V 6crcov p.6 7cEaTcv, ma 7spoaorhv lauvelpylcroc, xaE iyxaTaXeXecp.p.ivou
ma (1=6 TO64 7rXiov crrevok cpEXoug p.oy 67co6 iv6pg0C 6Tc etxa. '.A7c6 Tec

yp0Ccp6p..ev0C Tijg cruC6you 1.cou, OiXec ivvollacc4 6Tc &pxccrav vec igrrepoilvTac Tci
£o& ¶%, k xccl. iyoS, ei4 Iv kvov Tirrcov, xaí 67Z00 elm. h 7c13yh Tc7)v ixOpc7w
!Lou, iv cli airroí cpayscgovTccc 6Tc ail= TCX06010q7 il irrcoxpEvovTac vec TÓ XOLVO-
Tcovhcroucrt, 7cp6ç 8w:trill/Amy ttou. "Av p.i iporrhalç 7co5 etval. TcE xpelp.aTa órco6.

35 The tovrn known as Re.ni.
" The author crossed out an unfinished word.
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1Xce3a p.avOávet; ecn6 To6ç a6To5 ipxoplyoug 7c6aag xacec8a; ypócrcoc 1E68euaa.-
8cec noXXec; ixaToaTecç 61.coyeviiiv yutcycliv xaE TeTpaxoXccrp.ivcov 7)5pa et; Tk.
ipi)p.oug g Abcouxo8Evag, TpayauXpavEaçl xaE 06TrapEag, To5 aTpaT0-
7riSou T:rig 13Xocxtag, xotE Stec vec p,..h8ucrpnt.coSy T6 5volAcc T05 KaXoti, xaE 7roXX6iv-
6EXXcov Tot; g6oxra, xaE ecvenacaOlTro4 gp.ecva i861, bc6 18 xaco'caoc; ypdaccc
eixa tEccU p.ou, pXcopta [13] ixaTóv. KocE ol7c6 xaviv lxipog Siv !Lot npo-
cp0aa071 xcettp.tm pollOeta, OiXo) úrcorciaec etg Tat Sew& ecnoTeXiatcaTot T-71; &vci-
-nos iy43 xat cpap.aía [Lou. '0 TaxecXo.)cp ecvaxcapilaa; clnó FAccxEccv, ir-
yev et; Tip IlEccv. TE xecp.vec, xaE TE ttiXXet vec xottcy), ecyyo(62 brretS4) -hEe6pecç.
6Tf. cbcó Tip KowaTayTcyo67coXcv, TcXiov Sky 1Xcc13cc etallaeig xaE ypect.c.p.aTck Toy.

Tee taut& crag npecylcccsa, -rec icavOecvottev 8eapopoTp6mog, &p.,noTs v&
xaXec. Tó góvov 7cpetyp.a 67s0ó 4.7ropc7) ceog Tccc-cptenlç xtak vdc Etna)* Etym. 6Tc.
aup.cpipec T6 wE8vo; v& cpip-n aipag xat vá otprly6y Tóv KaX6y xoct Toe);
ec8eXcpoóg Tou, 6c6Tc 6Xoc ot E6poncatoc >cod xaT'kEorhy, ,s6 (=ET,. Toi3 crlaav-
Opc:yrcou a6To6g E6voav, 126Xoy 6Tc Stec 7COXITGX& TiX.r) ISEExel ec6cotp0p0y, xaL
inet81) iv 6aco T6 levoç Siv htEec et; T.i)v E6peon-ly v67coxetp..evoy 8cot yric napa-
aTaEvn Tó Tcp6aconov T0VE0voug, 6XEyrjv PalOecav 4.7copeT. v& Xdcp-n. KaL
EnecToc etg noZoy 67roxetp.eyoy xpecocrTEZ T6 ''EOvog voi &Lan a6TIly Tip =tar,
etp.4) et; a6To6g ot 67cotoc Ou [aEoc] aav To'c TC&VTCC, 67cip T05 xocvo5 aup.cpi-
povTog ; [K] E av 6 KaX6g 86y e68oxtplaey, 7cpo5¡Xecy [7c&]Xcv &Tv:5 Tip,
xaxolitiecav [14] Tc7)v 6p.0yevc73y 67c06 fiToy TpErpot Tou, xaE T06ç Inv:Aug,
ip.maTeuedg vop.EtovTág Touç TCLCTTOk cpcXoyeveT.g xocE ivapiToug ixtv1101;
wEnecTa OiXec p.eceetç xaE broxpocp6Tepa atTta T:rj; tivaxovijaeck Toy. Evil-
cpipov Xoc7c6v T6V XapcT6(3puToy v& T6V 8Xinouv ILK x6ply 6cp0aXp.o5, xod vec.
T6V P&XOUV elg T6V npt7yrov poteic6v, St& roXXec; atrEag, xaE &lc V& 7sccimouv
=Oak a6X6; T61v e6pomakly vii tipavtouy T6 levo;eog lcxccricaTCCTOV, &VOICOTCCX-
Tov, &x&pcaTov, xat xaxo510eg. Kat vec Guy/etc:01JY circó 6Xtyou xaT'6XEyou.
et; T-hv 6rcaxollv e6 [Ta] (ow xocE 8copyavcap.6v, xat vec 7ca6an ticevtoc Tij; 7C0-
Xuccpx6; frt.; ETVCCL 7cXioy cpeoponoc& ckrcó v7CXkOV crxXlpácv TupccvvEav xat.
SeanoTcatc6v. Tó leyog Ixec, p.eTc46 T6)y e6pconexcliv oc6X6-)y xocE p.o'cXcaTa etg.
Tip tivco repixavEav cpEXoug xaE xaXo0EX-qvcig, xat TcoXXoE Troy 11pcyx.i7ccov-
eivac xo:E tacacTipo); cpEXoc Tos KaXog. A6Tot in.vrcopav 7coXX& v& taig 69eX1)-
aouv. "Ay iycá etxce xap.p.tocv auaTaTcx-hv &roe, cc6Tor3, Pipaca etg ePeowily,
/etg/ Tip '0XXav8Eccv xaE et; &XXa icaxpíyrepot X7ccCa vá ivepyllaco-
noXXctg [15] poleskg, p.ta Tocxorcx Au: [ouT] t.cíve87 ljTOV &cpe6xTcog liva-
yxata Sac vác aTaX071 etg T41V `Pousaftcv xoa Op&vaavl lacog xccE etg Tint 'IyyXc-
Tipav, Uy IgeiSpo.) tiv carrel lycve, xocE dtv Uy yvc, Uy Tcperce vot iXXeEtk.
lion& ec7c6xpucpa &Exec loactv Etç Toro npoTeEvco, &XVI) cppóvlcrE; crag XL;
T& e6v0-hal.

i'Elktatc 6Tc 6 Kav8t4T71; irci¡yev 2ç Kopucpok, &XXec Uy Tóv iSixelaay,
xat ittliccpxaptaed; ILL Eva TpawrcecxoXov Sac ivauecylcrey etg T6 Aoup&Tto,
Siv lAe6pco Scle TE icpuyey tirr6 a6ToS, xocE 8c& no5 ircirroccvev, xaE iXtr4.0-
(hp crcp6Sem v4Ae6povTag circóycvev. [Ai]v .;ge6pco xoci TE lyivev 6 auyyatc-
ppóg p.ou McxaXecx1g, sad 7CO5 xaE 7ci:Og E6pEcrxeTocc. Eot kxop.av8ecpca aTe-
v& oróv xot.ccaTil x6p Alp.irrpcov Moilicrov, etym. TEp.cog, xocE iv&peTog lIccorpceoT1g,
;cod &Ecog T5j; &yecnlg aag. TT....epLTT6V xpEVCa V& (NOE auaTijao.) xo:E Tóv &pxovTa.

37 The delegation; the author used the Italian word.
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llocripvmov x6pLov rporctirtiv, irceLSA yvcopEci.g 'r6 6rcoxtEvev6v TOU, xcci
nap& roti tatou OiXere [Lau noVok 6croc ky6 Siv 411.oropiä Gig kEt.cpropac.o.

'Ev .rolfrroiq e6x6p.evog vec ak e[Gpin h =poi:it= [Lou 6yiliv xed e5OuRovr
at &xpiPoccarcgo[tocc

6 &SEXcp6g aoy
Eexv0og

COAIMENTABIES

There is no doubt that the period between the 23rd of April and
the 26th of June 1821 38 is the most important period for the Greek
Revolution in the Romanian Principalities.

Although it was not his direct intention or his final aim, Em. Xan-
thos provides in his letter a lot of elements about this period and about
the revolutionary activity in Bessarabia and Moldavia. Em. Xanthos
has been an eyewitness of the revolutionary events, being established in
Bessarabia and travelling from Sissinef to Ismail and back 39. Thus the
information given by Em. Xanthos are very important, because the letter
addressed to P. Anagnostopoulos was written only four months after
the author's departure from Bessarabia and so they have the value
of actuality.

I. XAPITOE 011 XAPYTOBPYTOE (D. IPSILANTIS)

We have already noticed in the introduction of this study that using
the pseudonym 91aritovrytos' Em. Xanthos means D. Ipsilantis Analysing
the letter in question we have noticed that the author had used this pseudo-
nym five times, namely on pages 1, 6, 10, 12 and 14.

But here the question rises of whether this pseudonym was a secret
language for D. Ipsilantis or only the pseudonym, which he used to pass
through Austria on his way to Greece I

The information provided by other sources in connection with this
problem are contradictory.

The Greek historian Ioannis Philimon writes in his work about the
secret revolutionary organization "Philiki Retairia" : "Anagnostopoulos
prepa red the voyage and he succeeded to get a passport as a merchant
from Bessarabia. . . He appointed D. Ipsilantis 'director' of the commercial
company under the name of 'llaritos' "

38 D. Ipsilantis and P. Anagnostopoulos, the receiver of the letter in question, crossed
the Russo-Austrian border on the 20 th of April 1821 (see, Diamond's, K., op. cit., p. 37,
note 7); Em. Xanthos left Kissinef on the 26 th of June 1821 (see, Xanthos, Em, op. cit.,
p. 48) or on the 27th of June 1821 (see, Manuscript, p. 9). Therefore Em. Xanthos in his
letter is talking about the period 20/IV/1821 and 26 or 28/VI/1821.

" Em. Xanthos' correspondence with Athanasios Xodilos helps us to elucidate his
activity in Bessarabia. So, we are informed that ,after D. Ipsilantís' departure from Bessarabia,
Em. Xanthos left Kissinef to go to Ismail at the end of April (Xodilos, Ath., op. cit., pp.
130-131) and between the llth and the 15th of May 1821 he returned from Ismail to
Kissinef (ibidem, pp. 134-135).

4° Filimon, Io., Historical ... the Filiki Hetairia ..., p. 382.

12-9. 2598
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The same historian, this time in his work on the Greek Revolution
writes : "At last, at the end of April, he (D. Ipsilantis K.H.) had
passed the Russian border as director of a merchant, P. Anagnostopoulos,
under the fictions name of 'Athanasios Stostopoulos' ; his secret language
-code name was 'llantos' " u.

Another Greek historian, Anastasios Goudas, writes in P. Anagnosto-
poulo's biography : "Anagnostopoulos knew about the difficulties.. . and
disguised into a merchant from Bessarabia . .. and he named D. Ipsilantis
the director of his commercial company, under the name of inaritosi

Finally the Greek revolutionary Nicolaos Spiliadis, who published
in his memoirs a copy of the passport used by P. Anagnostopoulos to
cross the border between Russia and Austria, informs us that in this voyage
D. Ipsilantis used the name 'Athanasios Stostopoulos' and he was not
the director of the commercial company, but a simple servant of 'merchant'
P. Anagnostopoulos 43.

Among the contemporary Greek historians, Konstantinos Diamandis
in his monograph about D. Ipsilantis remarks that : "The pseudonyra
used by D. Ipsilantis in his passport was Athanasios Stostopoulos... In
the secret revolutionary organization "Philiki Hetairia", D. Ipsilantis
was known under the pseudonym 'llantos' "«.

Summing up the opinions of the above historians we can. conclude
that the pseudonym 'llantos' was the code name of D. Ipsilantis and not
the name which he used to pass through Austria.

But, in the letter in question, Em. Xanthos uses for D. Ipsilantis
the pseudonym 'Haritovritos' and not 'llantos', which means that D. Ipsi-
lantis was known in the secret revolutionary organization under two
pseudonyms : 'Haritoe and 'Haritovritos'.

In consequence, the piece of information from Em. Xanthos' letter
concerning the pseudonym of D. Ipsilantis makes an essential contri-
bution to the completion of the code name catalogues used by the revo-
lutionaries in their secret correspondence °.

II. THE SECRET REVOLUTIONARY ORGANIZATIONS IN BESSARABIA

In connection with the creation of the secret revolutionary orga-
nizations in Bessarabia by D. Ipsilantis, before his departure to Greece,
details are known only regarding the creation of the secret revolutionary
organization (Ephoria) of Kissinef, to which Marinos Stratis, Bourdas
and Ioannis Makris 46, also made mention of in the letter in question,
were appointed leaders (pp. 1-2).

41 Idem, Historical ... the Greek Revolution ..., vol. III, p. 387.
41 Goudas, Anastasios, Biot. noxp&XX7iXot, Tiav in( Tijc 'Aveyevvilcrea); Tij; 'EXXlcaoç &corps-

tinivrow civ8piiiv (the Parallel Lives of Eminent Men of Greece's Regeneration), Athens, 1872,
vol. V, p. 88.

Spilladis, N., op. cit., p. 204 note 1.
44 Diamandis, K., op. cit., p. 36.
" The most complete catalogue is published jointly by L. Vranousis and N. Kamarianos

in the appendix of Ath. Xodilos memoirs (see, Xodllos, Ath., op. cit., p. 119).
" Xanthos, Em., op. cit., p. 164 (D. Ipsilantis' letter to Em. Xanthos from the

13th of April 1821); Xodilos, Ath., op. cit., p. 40; Ramon, Io., Historical ..., The Greek
Revolution ..., vol. III, p. 387.
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In connection with the secret revolutionary organization of Kissinef,
we are informed from the letter that this 'Ephoria' was mainly led by
Marinos Stratis, held in high esteem by Em. Xanthos. It seems that
Athanasios Xodilos had the same opinion about Marinos Stratis, because
at a certain point he comes to identify Marinos Stratis with the secret
revolutionary organization of Kissinef, as he considers him to be "the only
man who sacrified himself more than anybody else" 47, which means that
Em. Xanthos' opinion is totally objective.

On the contrary, Em. Xanthos' opinion about the other two leaders
is very unfavourable. He accuses Bourdas to be "a creation of the Molda-
vians" and "a hypocrite", while he says of teacher Ioannis Makris to
be 'fan intellectual", who cannot make a difference between the ancient
Greeks and the contemporary ones.

As for the leader of the Romanian Revolution, Tudor Vladimirescu,
Em. Xanthos has the same opinion as about all the other leaders of the
Greek revolution : he was a traitor. Mention should be made here that
the letter in question was written after the end of the Revolution in the
Romanian Principalities, which means that Em. Xanthos was influenced
by the failure of the Revolution and therefore tried to offer an explana-
tion to the failure of the Greek revolution 48

But the accusations addressed mainly to Ioannis Makris, confirm
that there existed many ideological differences among the Greek revo-
lutionaries. While Ioannis Makris appears as a supporter of the "intel-
lectual trend", which was connected with the dream of the renaissance of
ancient Greece, Em. Xanthos, a true revolutionary, who dedicated his
life to the fight for national independence of Greece ay appears as the
representative of the revolted nation, who, on the one hand admired_
profoundly ancient Greece, but on the other hand, was aware of the
Greek realities and knew the final objectives of the Revolution.

In connection with the information regarding the secret revolu-
tionary organization of Ismail, although these are already known facts 50,
they are of a great importance, because we are informed that, the full
power given by .Alexandros Ipsilantis to its leaders regarding all the
secret revolutionary organizations from Bessarabia and South Russia 41
had been strengthened by D. Ipsilantis, a short time before his departure
from Bessarabia.

Being extremely strict in his caracterizations of D. Kalamatianos,
the leader of the secret revolutionary organization of Ismail, Em. Xanthos
used five times (pp. 2, 3, 4, 5 and 9) the Serbo-Croatian word 'promme-
nistas' (one who changes peimanently his opinion), to point out his strange
behaviour during the Revolution.

Xodilos, Ath., op. cit., p. 40 and note a.
18 For Tudor Vladimirescu's revolutionary movement see: Otetea, Andrei, Tudor

Vladimireseu t revoluila din 1821 (Tudor Vladimirescu and the Revolution of 1821;) Bucha-
rest, 1971; Berindei, Dan, L'année révolulionnaire 1821 dans les Pays roumains. Bucarest, 1973.

" Vacalopoulos, Apostolos, 'Iwroptcc Tor, Niou 'EA/olyiap.o0, (The History of Modern
Greece), Thessaloniki, 1973, vol. IV, pp. 740-741; Despotopoulos, Alexandros, 'H cinticpccar4
axpi -rfx 'EX/tylvt.xijç 'EroxycsavicrE64, (The Decision about the Greek Revolution), Athens,
1985, pp. 7-8.

" Sakellarios, G. S., 'H eitaixi) 'Hyatt:Ace, (Filiki Hetairia), Odessa, 1909, p. 187.
51 Ibidem, pp. 187 and 211.
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Finally, as he wanted to prove the validity of his accusations,
Em. Xanthos wrote about the spoil captured by the revolutionaries in the
Romanian town Galati, which had been bought cheaply by the leaders
of the secret revolutionary organization of Ismail and resold "to the
detriment of the common interest" (p. 5).

Em. Xanthos' accusation is confirmed also by Athanasios Xodilos,
who writes in his letter to Xanthos from the 23rd of May 1821 "you
are right about the revolutionaries who stole the spoil" 52, which means
that this time, too, Em. Xanthos' opinion is objective.

III. ATHANASIOS KARPENISIOTIS' MISSION IN GALATI (MS. P. 3)

Very important are the information given by Em. Xanthos about
the defence of Galati during the Greek Revolution in the Romanian
Principalities.

First he mentions the exact date, unknown until today, on which
Athanasios Karpenisiotis, the commander of the defence guard of Galati,
had left the central camp of the revolutionary army in Tirgov4te
(Wallachia) for Galati (4/16 of April 1821)53. Further on, he informs
us that the defence guard was composed of more than 1000 revolutionaries
and the fortification was completed with 20 cannons sent there by the
leaders of the secret revolutionary organization. of Ismail 54.

Except for all these, Em. Xanthos' information about Athanasios
Karpenisiotis' mission in Galati, ordered by Alexandru Ipsilantis, to
concentrate the revolutionary forces and to return with them back to the
central camp of TIrgovi0e, confirms the same information given by
Iakovakis Rizos Neroulos 55.

The author of the letter in question informs us also that the defeat
and the disaster of the revolutionary forces in Gralati (1/12 May, 1821),
was due to the disregard for Al. Ipsilantis' orders. The effect of it was
that the revolutionary forces remained in Galati and therefore were
destroyed. Em. Xanthos considers that D. Kalamatianos, the leader
of the secret revolutionary organization of Ismail, was the only one respon-
sible for this disaster, because he ordered the revolutionary forces to
remain in Galati.

52 Xanthos, Em., op. cit., p. 181; Xodilos, Ata., op. cit., p. 137.
53 The Greek historian Ioannis Filimon, who is usually well informed, considers that

Athanasios Karpenisiotis left the central military camp of Tirgoviste "in mid-April" (see,
Filimon, Io., Historical ... the Greek Revolution ..., vol. II, p. 141), but we believe that
Ioannis Filimon, in this case, is influenced by the description of the battle of Galati, written
by Iakovakis Rizos Neroulos and published in the appendix of the second volume of
Historical Essay about the Greek Revolution (see, p. 364).

54 Ioannis Filimon considers that the garrison of Galati consisted of 600 men (Filimon,
Io., Historical ... the Greek Revolution ..., vol. II, p. 142); lakovalds Rizos Neroulos informs
us that the garrison was formed by 800 men (Filimon, Io., Historical ... the Greek Revolution...,

vol II, p. 364); an eyewitness of the battle of Galati talks about "1200 soldiers"
(Filimon, Io., Historical ... time Greek Revolution ..., vol. II, p. 387); finally Athanasios
Xodilos informs us that the garrison of Galati was formed of 900 men "without the Greeks,
who were in the ships" (Xodilos, Ath., op. cit., p. 53). According to these data Em. Xan-
thos information is very near to the truth.

" Filimon, Io., Historical ... the Greek Revolution ..., vol. II, p. 364.
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Even if Em. Xanthos' opinion regarding the events in Galati is
somehow exaggerated, we consider, however, that his opinion is near to
the truth.

IV. THE MILITARY CAMP NEAR THE PRUTH

The information given by Era. Xanthos about the establishment
of the military camp near the Pruth in Bessarabia, by the revolutionaries,
who escaped after the battle of G-alati, are of a great importance.

Ile wrote that the revolutionary forces of this camp, after their
reorganization during the month of May, left it on the 30th of May 1821 56.
According to Em. Xanthos, the revolutionary forces who had left the
military camp near the Pruth, numbered about 600 men 57 and 12 cannons.
The revolutionary army wanted to avoid an eventual Turkish attack
and therefore they used special boats to sail on the Pruth up to the
town Skuleni 58.

V. IOANIS VARVAKIS' MONETARY CONTRIBUTION

Of a great importance are also the information, which Em. Xanthos
gives us in his letter, about the monetary contributions of the Greeks
from Russia and mainly about part of Ioannis Varvakis' monetary contri-
bution, which as it is known, consisted of 100,000 rubles 56.

According to Em. Xanthos' information `Fthe leaders of the secret
revolutionary organization of Odessa sent those 100,000 rubles at the
beginning of June" " to Em. Xanthos himself and, according to the
last order of D. Ipsilantis ely he prepared himself to leave for Triest.

But, meanwhile another order arrived from Prince George Santa-
kouzinos, the "Field Marshal" of the revolutionary forces in Moldavia,
according to which all monetary contributions from Bessarabia had to
be sent to him 62.

In his memoirs, Em. Xanthos writes that he had sent to G, Kanta-
kouzinos "three thousand (3,000) Dutch ducats and seven thousand
piastres" 83. The receiving of this money had been confirmed by a. Kanta-
kouzinos himself in his letter to Em. Xanthos from the lst of June 1821 64.

" Manuscript, pp. 4 and 10; Athanasios Xodilos informs us that the revolutionary
army left the military camp "In the evening of the 29th of May 1821" (Xodilos, Ath., op.
cit., p. 66).

52 Athanasios Xodilos believes that there were about 900 men (Xodilos, Ath., op. cit.,
p. 65).

58 See also Xodilos, Ath., op. cit., p. 66.
Protopsaltis, E. G., '11 (Dana; `ErcapeEm (The Filiki Hetairia), Athens, 1961, p. 221

(document 65).
" Manuscript, p. 7.

Xanthos, Em., op. cit., p. 164.
62 Ibidem, p. 182; Mcumscript, p. 8.

Xanthos, Em., op. cit., p. 48; the whole sum was 56, 200 piasters, because one Dutch
ducat was equivalent to 16.4 piasters (Sakellariou, S., op. cit., p. 148).

" Xanthos, Em., op. cit., p. 184.
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Em. Xanthos also writes in his memoirs about the sum of 12,000
Austrian ducats, which were supposed "to be sent to the Greek merchant
Ioannis Amvrosios in Odessa", according to the orders of G. Kantakouzi-
nos 66. But finally, as Em. Xanthos mentions in his memoirs, he had sent
these 12,000 Austrian ducats to G. Kantakouzinos "to spare him the
rage of the unpaid soldiers" 66, which is not confirmed in his correspondence
published in the appendix of bis memoirs.

Yet, the letter in question elucidates the case of these 12,000 Aus-
trian ducats. Em. Xanthos confirms the statement in his memoirs and
informs us that before his departure from Bessarabia (27 June, 1821),
he gave G. Kantakouzinos about 100,000 rubles (corresponding nearly
to 12,000 Austrian ducats), with the "Lady's approval" (he means of
Ipsilantis' mother) 67.

VI. G. KANTAKOUZINOS' DESERTION AND THE BATTLE OF SKULENI

Extremely strange appears Em. Xanthos' opinion in connection with
the running away of G. Kantakouzinos from Moldavia, only two or three
days before the battle between the Greek revolutionary forces of Moldavia
and the Ottoman army opposite of the town Skuleni (17 of June 1821).
While all the other memoir-writers of that period and all the other histo-
rians have chai acterized the running away of "the Field Marshal of the
revolutionary forces of Moldavia" as a treachery, a desertion and a shame-
ful abandonment of his fellow-revolutionaries, Em. Xanthos finds excuses
for G. Kantakouzinos' behaviour and considers Konstantinos Pendedekas,
the previous commander of Moldavia, and his partisans to be responsible
for G. Kantakouzinos' desertion 68.

Em. Xanthos' opinion about the running away of G. Kantakouzinos
cannot be accepted, if one takes in to consideration that G. Kantakouzinos,
not only abandoned his fellow-revolutionaries, but also appropriated, in
all probabilities, a great sum of the money he had received just a few
days before his desertion.

Finally, in connection with the battle of Skuleni (17 of June 1821),
Em. Xanthos does not give us more information than the number of the
revolutionaries participating in the battle (about 600 men) and the number
of the dead (about 250)69, because he ordered D. Mousos, the bearer
of the letter in question, to make an oral description of the events to the
receiver of the letter 7°. So, we cannot get more information to complete
the already known data about the battle of Skuleni.

45 Ibidem, pp. 48 and 184.
u Ibidem, p. 48.
u Manuscript, p. 9.
68 lbidem, pp. 10 and 12.
u 'Went, pp. 10-11.

Ibidem, p. 11.
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L'ATTITUDE DE LA PORTE OTTOMANE ENVERS L'UNION
DES PRINCIPAUTÉS ROUMAINES, TELLE QU'ELLE A tit VUE

PAR ARTHUR BALIGOT DE BEYNE

EMIL BOLDAN

En nous présentant le Français Arthur Baligot de Beyne comme
un « jeune 6rudit, et écrivain élégant, ardent philo-roumain depuis 1848
et jusqu'à sa mort » 1, Al. Papadopol Calimach, l'un des premiers bio-
graphes de Costache Ndgry, ne faisait rien d'autre que com.p14ter le portrait
succinct qu'avait brossé Vasile .Alecsandri lui-méme de son regretté bon
ami, qui 6tait le chef de cabinet dévoué et précieux du premier prince
régnant des Principaut6s Unies.

En effet, quelques jours après la mort de Baligot, décéd6 le 7 jan-
vier 1884, le poète V. .A.le,csandri envoya à Gr. Ventura, collaborateur
du journal roumain en langue française L'Ind4pendance roumaine s,
en vue de la rédaction d'une nécrologie à la mémoire du journaliste philo-
roumain récemment clisparu, un bref 6loge, chaleureux et 6mouvant,
qui évoquait quelques moments seulement de la vie et du combat de
ce dernier, consacrés à la cause et à « la &tense des droits de notre pays ».

Le situant dans la # pléfade o des véritables amis de la Roumanie,
parmi d'autres « hommes exceptionnels qui ont consacré leur activité
et leurs connaissances * au bénéfice du peuple roumain, tels Saint-Marc
Giradin, Jules Michelet, Edgar Quinet, Ubicini, Alecsandri considérait
Baligot corame *l'un de ceux qui ont le plus o3uvré en favour de notre
régtSnération. s.

« Avec lui écrivait Alecsandri « j'ai dirigé, au cours des anndes
1848-1849, une campagne de six mois dans la presse parisienne (« Le
National s, « Le Temps s, « La Réforme s, « Le Constitutionnel s, etc.)
afin de gagner les Français à notre cause, et la plume de Baligot, infati-
gable et vigoureuse, nous a toujours soutenus s2.

Costache NAgry, avançant mkne de deux ans par rapport 4 1848
l'annde où il avait connu Baligot, le recommandait à Cuza dans sa lettre
du 2/14 mars 1860, en son nom et au nom de Vasile Alecsandri comme :
notre ami et ardent combattant sans trève pour le peuple et les intérks

roumains des Pannée 1846 et ce jusqu'en ce moment * 3.

Al. Papadopol-Calimach, Souvenirs sur Costache Nigrg, dans i Revista nou6i,
(directeur: B. P. Hasdeu) N° 10, An II, nov. 1889

L'Indépendance roumaine t, VIII' année (2° 86110 N° 1881, Editions 13. Vendredi,
6118 janvier 1884.

La lettre de Costache Négry â Cuza est datée: Constantinople, 2[14 mars 1860.
(13.A.R. Arhiva Cuza Von, I, ft. 52-53).

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP.. XVIII. 4. P /37-755, BUCAREST .1980
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'Al. Papadopol-Calimach, loc. cit
5 Voir B.A.R. me. 2253, ff. 37-39; la lettre est reproduite dans Alecsandri-Dioerse,

(Alecsandri-Diverses), ff. 27-36, avec de légères modifications, sous le titre Surenire din 1855
lid Ion Ghica. (Souvenirs de 1885 A Ion Ghica): e Nous montons tous les deux joyeuse-
ment sur le bateau qui nous mènera vers Kamies, en faisant nos adieux i Negre, A D. Ralet,
A vous, mon ami, et A beaucop d'officiers français du camp de Maslac, qui étaient venus pour
assister A notre &part ... S.

9 Cf. la lettre de Ballgot A Cuza du 3 avril 1861: e Le courrier d'Orient * (qui a remplacé-
la e Prase d'Orient * (B.A.R., Arh. Cuan Vodii, f. 284 v). Le remplacement n'a pas en
lieu cependant avant le 8/20 avril 1859, date A laquelle, dans une lettre adressée it Cuan,
Negry parle du journal constantinopolitain s La Presse d'Orient o, dirigé par Baligot,.
qui nous étalt trEs favorable., malgré le fait qu'il e a subi beaucoup de suspensions et
d'avertissernents pour les articles au sujet des Principautés *, A l'opposé d'un autre journal,
e Le Journal de Constantinople it, semi-officiel, qui nous étalt e indignement hostile (B.A.R.,
Arch. Cuza-Vocift, I, ff. 14-15 v.)

7 Cf. Marta Anineanu, Scrisori &lire V asile Alecsculdri, Lettres it Vasile Alecsandri *,
Edition soignée, préface, notes et traductions, par ..." Documente ¡iterare, a Documents litté-
raires *, Ed. Minerva, Bucuresti, 1978, pp. 223-224.
C'est touj ours Marta Anineanu qui nous informe que Edouard Grenier, arrivé de France A
Constantinople, fait connaissance avec Baligot, recommandé par leur ami commun,
Vasile Alecsandri, auquel 11 écrit de Jassy, le 16 novembre 1855: e rat fait la connaissance
de M. Baligot de Beyne, votre ami, qui est bien digne de l'dtre. J'ai retrouvé tout ce que
vous m'en aviez dit. Serrez-lui la main en souvenir de mol, je vous prle... (B.C.S., A. 36,G. 80).

9 Le Prince Jér6me Napolion (1822-1891), cousin germain de Napoléon III; marié
A une fille de Victor Emmanuel II, roi d'Italie; .protecteur des Roumains qui avaient recours
h. lul aux moments critiques; le journaliste Hubaine, ancien collègue de Baligot A e Presse *,.
était devenu le secrétaire du prince, qui se prit ainsi de sympathie et d'estime pour Baligot_

9 Voir la lettre de Négry A Cura datée du 2/14 mars 1860.

738 EMIL BOLDAN

Durant la guerre de Crinade (1855-1856), Baligot, « se rendant hi
Constantinople, fait paraitre un journal politique, industriel et littéraire,
stimuld par le parti libéral de Moldavie, sous le titre t La Presse d'Orient »,
qui, en ddpit de la censure turque, t a été un digne combattant pour la
Roumanie * écrit Al. Papadopol-Calimach 4.

En tant qu'ancien collaborateur du journal parisien « La Presse »,
Baligot, afin d'informer ses lecteurs de la source la plus stre, se déplace
en Crimde, d'où il envoie des reportages vivants, entrainants, comtne un.
Writable reporter moderne. Il voyage en bateau, vers la °tirade, Min de
visiter le camp français de Sdbastopole, d'ot ils suivront, car Vasile-
Alecsandri est du voyage, comme il résulte de la lettre qu'il envoie au poète
Ion Ghica, le 25 novembre 1855 5 e pendant de longs mois, d'emouvantes
mésaventures » (Marie C. Bogdan, Autrefois et aujourd'hui, 1929, p. 81-82).

A Constantinople, Baligot continue à faire du journalisme (« Presse
d'Orient i allait changer son nom en # Courtier d'Orient ») 0, tout en étant
secrétaire à l'ambassade de France dans la capitale de l'Empire ottoman.
Tenant compte de la recommandation faite par Négry et V. Alecsandri,
Cuza après avoir fait appel sans succès b, Edouard Grenier (1819-1901),
ancien secrétaire du prince moldave Grigore Ghica (entre 1854 et 1856),
diplomate et poke, qui l'a refusé poliment prétextant ses occupations 7
sollicite, en fdvrier 1860 seulement, les services de Baligot de Beyne.

Pourtant, il paralt que, après avoir nommé ce dernier comme seer&
taire, Cuza se ravisa pour une raison quelconque, ce qui aurait attristé
Baligot, qui, « certain de l'honneur qui lui était échu » aurait déjà rep,
entre temps, de Paris « les fdlicitations » de Monsieur le ministre Thouvenel
aussi bien que celles du Prince Napoldon 82 qui s'intdresse de nouveau
vivement 1 nos pays » 8.
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1° Idem, ibidem.
n Voir la lettre de Baligot à lancu Alecsandri du 10 octobre 1860. Mss. I Alec-

sandri, vol. H, f. 133, II° strie.
12 Apud R. V. Bossy, Agenfla dIplomaiica a Romdniel in Paris fi legdiu.rile politice franca-

romdne sub Cuza-Vodd (L'agence diplomallgue de la Roumanie d Paris d les rapporis poliii-
ques franco-roumains sous le prince Cur,a) Cartea RomAneascil, Bucuresti, 1931, pp. 16-17.
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Négry intervient de nouveau auprès de Cuza en faveur de Baligot,
en son nom et à celui de Alecsandri, en vantant les qualités d'« homme
z61.6 » du Français, des « services assidus et des habiletés diverses » duquel
il serait dommage de priver le Prince. 11 se aclare persuaa qu'après
avoir mieux connu Baligot, Cuza l'« estimera » sans doute, « comme le
mérite sa personne et ses antécédents à l'égard de nos pays »01

1Téanmoins , Cuza n'engage effectivement Baligot que durant l'au-
tomne de Pannée 1860,1ors de son s6jour en Turquien ; au commencement,
il ne l'employa « qu'en vue de missions N Constantinople et N Paris. Ce ne
fut que plus tard qu'il le nomma chef de la chancellerie princière » 12.

En effet, se trouvant encore à Constantinople, dans Pattente de
sa nommination comme secrétaire de Cuza, Baligot (que Négry utilisait,
parfois avec le consentement du Prince étant donné s'était fait
de nombreuses relations dans les milieux de la Porte et du monde diplo-
matique de la capitale de l'Empire ottoman pour certaines missions
-alicates aupr& des dignitaires français et turcs) fait une sorte d'appren-
tissage des problèmes qu.'il allait mieux connaitre dans sa future qualit6
officielle. Ainsi, le 29 acalt 1860, il « fait un rapport » à l'intention de
Négi7 comme il l'écrit lui-méme « sur la petite mission * que celui-ci,
retenu chez lui pour cause de maladie, lui avait confide aupr& de l'am-
bassadeur de France 4 Constantinople, « relativement au prochain voyage »
de Cuza dans la capitale turque. Transmettant presque textuellement
la réponse de l'ambassadeur qui avait reçu au préalable les assurances
respectives de la Porte (« Dites A Mr. Négry que le Prince sera reçu avec
tons les honneurs et les égards dus A son rang (...) Que le Prince se
-prdsente ici sans orgueil et sans humilité, et tout ira bien »), Baligot est
.content d'avoir pu mener à bonne fin la tache qu'on lui avait assignée.

Cadet de quelques anneies de Négry, qu'il appelait d'ailleurs, tout
comme Vasile Alecsandri (nd en 1818), « père Costachi », et de Alexandru
loan Cuza (n. 1820), dont l'Age était cependant proche du sien, Baligot
bien qu'il eat connu son ami plus figé depuis une vingtaine d'amAes,
pouvait, lors de la mission diplomatique difficile qu'il devait remplir
Constantinople 4 ce moment-14 seulement, se rendre compte et estimer
leur juste valeur les hautes qualités de notre agent de la Porte N l'époque.
Son admiration envers IsTégry est presque sans réserves. « Tu ne pourras
pas imaginer, mon cher, la promptitude avec laquelle ce grand et beau
caractère, si modeste et si bon, a gagné l'estime et l'affection de tons »

Vasile Alecsandri, le 18 mars 1860, de Constantinople. « Les
Tares eux-mêmes ont ressenti cette influence. Daus les légations, tons,
en cceur, rendent hommage it la sagesse, à la piudence, à la douceur de Mon-
sieur N6gry ( ) ». « notre bien-aimé père Costache (... ) a de la
fermeté, de la patience, du charme, il a, enfin, le sentiment profond de
l'homme, de sa dignité, des int6réts du pays. Jamais votre drapeau
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18 B.C.S. Arch. Kog., XC, doc., 6; cf. Marta Anineanu, op. cif., p. DC.
B.A.R., Arch. Cuza Vod5, I, fi. 227-228 v.

11 Idern, ibidem.
26 C. Négry à Cuza, Constantinople, 12/14 juin 1861, (B.A.R., Arch. Cuza VodA,

ff. 229-230 v.).
17 Allusion à la propagande faite par V. Alecsandri en collaboration avec Baligot de.

Beyne dans la presse française, en faveur des Principautés, apres la revolution de 1848. On
avait attribue au poéte ces mots heroIques: Si mon pays a deux ennemis, mon sabre aura
deux tranchants (cf. Marta Anineanu, op. cit., p. 323).

" C. Négry à Vasile Alecsandri, lettre d'Istamboul, du 24 juin/6 juillet 1861;
rom. 2253, If. 172-173, cf. Emil Boldan, C. Negri, Scrieri (C. Negri, Textes), I, 1966.

Bucuresti, pp. 200-202.
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ne sera porté avec plus de dignité, jamais le Prince ne sera représenté
avec plus de noblesse (... ). On ne peut reprocher à Négry que cette ino-
destie, trop sincère, ce renonceznent trop complet aux relations avec
le monde qui deviendront chaque jour plus nécessaires 13.

A son tour, Négry appréciant 'Intelligence, la souplesse intellec-
tuelle, aussi bien que les relations nombreuses que Baligot
s'était ménagées tant dans le monde de la presse parisienne que dans la,
haute société de la diplomatie frangaise le recommande au Prince
toujours plus instamment en vue de différe.ntes missions diplomatiques
dans la, capitale de la France. .Ainsi, dams l'attente de la proche Confé-
rence pour l'ITnion dont on présumait qu'elle serait organisée à Paris,,
il conseille à Cuza, dans une lettre datée du 4/6 juin 1861, d'utiliser
Baligot, qui *pourrait étre avec monsieur B. .Alecsandri d'une grande-
utilité à notre cause *".

Baligot, qui se trouvait alors à Constantinople, se rendrait d'abord_
en Mo/davie, rien que pour renseigner /e Prince mieux qu'il n'aurait pu
le fake par ses lettres et par celles de Négry et continuerait vera Paris :

où je Buis de jour en jour plus porté à croire que se tiendront les Confé-
rences au sujet de Minion et oh. 4 il pourra nous rendre de gra,nds services
par le prince Napoléon et monsieur de Thouvenel, dont il est parfaitement
connu o. Si le Prince donnait son accord, le voyage de Baligot en Prance.
pourrait étre présenté comme un voyage qu'il entreprendrait pour ses
propres intéréts *sans que ce voyage fut autrement divulgué ni ici ni
au pays »I».

De plus en plus convaincu que la Conférence pour l'Union se tiendra
A Paris, Négry relance, par la, lettre du 12/24 juin 1861, la proposition
qu'il avait déja, faite A, Cuza. En accompagnant Alecsandri, Baligot serait
au poète diplomate * d'une grande utilité dans cette capitale, où il atu.aj
beaucoup de personnes à éclairer surtout par la presse et beaucoup d'in-
fluence hostile à combattre »N.

Quelques jours après, Négry fait savoir A, Alecsandri la proposition
qu'il avait fait A, Cuza afin d'associer Baligot au poète lors de la mis-
sion qu'il aurait à accomplir A, Paris : 4 Ayant compris de ce que m'a dit
Ali pacha que cette conférence se tiendrait définitivement A, Paris, j'ai
écrit au prince d'y envoyer auprès de toi Baligot, pour recommencer
vous deux les monceuvres de '48 et le fameux sabre à deux tranchants 17
car je crois que nous aurons une grande opposition a, subir de la part.
de la Russie, qui s'obstine A, ne pas comprendre l'Union des Principautés,
autrement qu'avec un prince étranger »18.

www.dacoromanica.ro



" Dans Arch. Cuza VodA, vol. XIV, f. 253-364 v. inclusIvement, on retrouve plus de
30 lettres-rapports (la première &dim du 2 mars, la dernière du 10 novembre 1861).

0 Arch. Cuza VodA; XIV, ff. 261-263.
21 Arch. Cura VodA; XIV, ff. 293-294 v. Il s'agissait, au fond, de la reconnaissance

de l'anion des Principautés réalisée le 24 janvier 1859!
21 Arch. Cuza VodA; XIV, ff. 271-271 v.
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C'est 4 eette époque que, soit de Constantinople, soit de Paris,
Baligot envoie 4 Cuza un certain nombre de lettres-rapports12 intéres-
santes également du point de vue du style qui est direct, vivant, journa-
listique, usant parfois du dialogue (de pair avec la narration), et qui révè-
lent, en méme temps, de la part de leur auteur, une connaissance appro-
fondie des milieux politiques et diplomatiques des deux importantes
vines européennes de l'époque. Beaucoup de ces lettres se réfèrent natu-
rellement 4 Négry aussi, que Baligot, tout en l'aidant dans sa mission
diplomatique comme il a été mentionné apprécie toujours plus.
L'une de ces lettres (du 16 mars 1861) note que N try savait s'imposer
dans les milieux diplomatiques de Constantinople 4 avec l'autorité de sa
position, de son caractère, de l'estime particulière que professe pour lui les
autres », et avec 41'émotion bien naturelle » que lui inspirait dans diffé-
rentes circonstances son « dévouement » envers Cuza, et son « patrio-
tisme »22.

Dans une autre lettre (de Constantinople, datée du 12 avril 1861),
Baligot relate 4 Cuza avec beaucoup de fierté un impressionant portrait
de Négry appartenant au marquis de Lavalette, ambassadeur de France
lors d'un entretien qu'ils avaient eu : « Je suis très content de Négry »,
lui avait dit l'ambassadeur. 4 Une bonne part lui revient dans le suck&
de l'Union ; son attitude, son langage ont toujours 60 très convenables,
très dignes ; il a eu d'excellentes relations avec nous tons et avec la Porte.
J'en suis très satisfait ; je l'écrirai au Prince (...). Ce brave Négry !
rai vu des larmes dans ses yeux quand je lui ai annoncé que la Porte
accordait l'Union. 11 a parfaitement mené les affaires du Prince A, Cons-
tantinople ! »21.

S'associant aux efforts incessants de Négry auprès de la Porte, des-
tinés 1 gagner et I maintenir le plus de sympathisants possibles pour la
cause des Principautés, Baligot fait part au Prince de certaines des dé-
marches qu'il avait tentées A, l'époque, seul ou avec Négry 4 Conaanti-
nople ou 4 Paris.

4 Sans pouvoir indiquer sur quelles bases reposent précisément nos
pressentiments, nous nous accordons, Mr. Négry et moi, A, espérer une
heureuse solution finale pour le gouvernement des Principautés Unies »22.

A l'occasion d'un entretien avec le grand vizir en l'absence de
liTégry, malade Baligot, qui avait facilement accès aux chancelleries
des grands dignitaires turcs en sa, qualit0 d'ancien secrétaire de l'ambas-
sade de France ti, Con.stantinople et, également, en taut qu'ancien et
habile journaliste, n'oublie pas de plaider une fois de plus la cause soutenue
dar Cuza centre les ennemis de l'intérieur et de l'exérieur du pays. 4 J'ai
profité de cette oce,a,sion pour dire au grand vizir que le récit complète-
ment faux qui lui avait été fait était encore une manceuvre des ennemis
des Principautés ITnies et que je regrettais de la voir si facilement préter
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23 Lettre de Constantinople, 2 mars 1861 (Arch. Cuza Vodd, I. 225 v.)
M Arch. Cuza VodA, XIV, ff. 283-283 v.
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l'oreille A leurs dénonciations. .Ayez confiance dans le Prince, ai-je ajouté,
et rappelez-vous le langage loyal qu'il vous a tenu pendant son séjour h
Constantinople ».

« Je me rappelle parfaitement, a répliqué le pacha, et je crois volon-
tiers que le Prince n'a pas deux langages »23

D est particulièrement intéressant tant pour montrer le prestige
dont jouissait Cuza h la Porte et aux yeux de la France que pour souligner
la sympathie réelle de Baligot envers Cuza et les Principautés et pour
mettre en évidence la confiance qu'on accordait b, Costache Négry da,ns le
monde diplomatique de Constantinople de parcourir le début de la lettre
du journaliste français adressée au Prince, le 3 avril 1861. « J'éprouve une
joie bien sincère h Vous faire part du succès de la lettre autographe que
Votre Altesse a envoyé à Mr. l'ambassadeur de France par l'intermédiaire
de Mr. Place.

Hier, je passais la soirée au Palais de France. Mr. de Lavalette a bien
voulu quitter son jeu pour m'entretenir de Vos affaires.

"J'ai reçu une lettre du Prince Cuza, me dit S.E., une lettre d'ex-
plications, charmante, très longue, &rite de sa propre main. (Je souligne
ces mots parce que Mr. de Lavalette appuya visiblement et ave,c une satis-
faction marquée sur ce détail. Pour étre ambassadeur et ambassadeur de
France, on n'en est pas moins hornme). J'en suis très content. Négry a
connaissance de cette lettre '1"

Le ton de M. de Lavalette était fort gracieux et s'harmonisait par-
faitement avec son langage. Je crois étre tout hi fait dans le vrai en don-
nant h, Votre .Altesse l'assurance qu'Elle a reconquis presque entièrement
le terrain perdu ... »24.

L'ancien et l'actuel journaliste ne pent s'empécher de temps A, autre
d'utiliser sa plume en écrivant quelque article en faveur de Cuza, des
Principautés, aux moments qu'il jugeait opportuns. Faisant semblant de
demander la permission au Prince (parfois post-fegum), il glisse h. Gaza,
adroitement, des nouvelles sur t le péché » commis.

« Paisque j'ai parlé du. "Courrier d'Orient", je vous prie, mon Prince,
en tout humilité, de me permettre de recommander A, la bienveillante atten-
tion de Votre Altesse une correspondance de Bukarest, insérée dans ce
journal. Vieux pécheur, je n'ai pu résister hi la pensée de frapper un petit
coup précisément A, la veille du jour oh la Porte allait déliberer et de lui
faire connaitre oh en sont les hommes et les choses dans les Principautés
Unies. J'imagine que les Turcs n'ont jamais bien su ce que renfermait
la Convention et far voulu leur prouver que Votre .Altesse ne demande
rien de nouveau, puisque l'Union est inscrite hchaque ligue de l'acte du
19 aoht »25.

Dans le méme esprit, une autre lettre (du 28 avril 1861) informe
Caza: « J'ai trouvé le moment favorable, mon Prince, pour résumer toute
la question de 117nion dans « Le Courrier d'Orient ». J'ai suivi, je n'avais
rien de mieux h imaginer que de suivre pas hi pas le Mémoire de Votre
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24 Arch. Cuza VodA, XIV, ff. 297-298 v.
Arch. Cuza VodA, XIV, f. 315.

is Arch. Cuza VodA, XIV, lettre du 25 octobre 1861 (Arch. Cuza VodA, XIV, ff. 350 v.
351).
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.A.ltesse. La Porte avait droit A, des remerciements, je lui ai fait la part fort
belle et on m'a beaucoup approuve. Je prends la liberté d'envoyer à Votre-
Altesse les numéros qui contiennent mes articles »26.

Certes, Cuza ne peut que féliciter, remercier et encourager celui
qui faisant preuve de dévouement, d'affection et de sincérité, en philo-
roumain ardent et infatigable, ne manque aucune occasion pour mani-
fester, non seulement clans sa correspondance avec le Prince, mais aussi
en public, ses veritables sentiments envers les Principautés et leur Prince.
It va de soi que Baligot est très sensible aux preuves d'amitié qu'il reoit
de la part du Prince.

« Mon Prince écrit-il de Constantinople, le 3 mai 1861 je ne
saurais commencer cette dépéche sans exprimer A, Votre Altesse ma pro-
fonde gratitude pour les témoignages de satisfaction et de bienveillance
qu'Elle a bien voulu me transmettre par l'intermédiaire de Mr. Négry.
C'est un grand bonheur pour moi d'avoir réussi à les mériter. Je prie Votre
Altesse de me continuer sa confiance et de me permettre de lui exprimer
toujours avec sincerité les impressions que je ressens et les renseigne-
ments que je puis obtenir. Avant tout, je cherche à étre utile, et si quelque-
fois je n'ai pas hésité A, donner place dans mes dépéches à des apprecia-
tions sévères ou décourageantes, c'est que j'ai cru qu'il était de « mon
devoir de rendre service A, Votre Altesse plutôt que de chercher à lui plairer
au detriment de la vérité. A ce titre, mon Prince, les felicitations que vous
daignez m'adresser honorent Votre Altesse plus que moi-méme ; elles me-
sont si précieux encouragements pour l'avenir »27.

De Paris, en 1861, en automne, il écrit avec le méme zèle et la méme
franchise au Prince : « Depuis mon arrivée, je me suis mis au courant des
affaires de presse et j'ai pu constater que plusieurs journaux se sont laissé
gagner par cette bande d'intrigants dont Mosco est l'agent le plus actif.
Votre Altesse, qui lit "le Constitutionnet, a pu apprécier la mauvaise foi
et souvent l'absurdite des accusations portées contre le gouvernement.
J'ai déjA enrayé ce mouvement. En somme, il y a quelques intéréts person-
nels en jeu dont j'aurai raison par des moyens efficaces (...). La presse,
en general, est toujours très sympathique à Totre Altesse et au Pays ;
mais elle a été negligée et elle est devenue moins active »28.

L'habileté de Baligot, les moyens varies dont il se sert dans les dif-
ferentes circonstances où il plaide et combat pour la cause des Princi-
pautés, l'intelligence dont il fait preuve, la subtilité, voire l'ingéniosité
de ses raisonnements lors des entretiens qu'il a avec les hauts dignitaires
turcs ou appartenant à certaines ambassades du milieu de la diplomatie
constantinopolitaine se font jour maintes fois dans les lettres qu'il envoie

Cuza, dès l'époque où il n'avait pas encore été nomme officiellement
tecrétaire du Cabinet princier de Bucarest. L'éclatante expression de
soutes ces qualités se révèle dans la lettre où Baligot relate A, Cuza avec un
veritable talent d'4crivain la conversation gull a eue avec le grand vizir
en l'absence de Négry, de nouveau malade, durant l'été de 1861. « D'ac-
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n Lettre de Constantinople, du 22 juillet13 salt 1861 (B.A.Ft., Arch. Cuza Vodii, XIV,
ff. 355-343).

n lbidem.
n Al. PapadopolCalimach soutient, it tort, dans Pceuvre pré-citée, que Baligot

46talt venu i Bucarest s, en 1863. au moment oil Cuza le prit pour secrétalre e. En pia-
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cord avec Mr. Négry écrit-il j'ai vu le grand vizir, et, profitant de
l'intime confiance dont il veut bien m'honorer, j'ai jet() dans la conirer-
sation l'idée que voici :

« La cause de tons les embarras, .Altesse, c'est le retard de l'Union.
Dieu salt ce qui peut arriver si la Conférence ne se réunit pas.

« Ce n'est pas notre faute.
« Je le sais : les obstacles viennent d'ailleurs. Mais on peut les

vainere (...) o.
C'est avec un art diplomatique rien moins qu'étonnant, avec une

habileté d'un grand raffinement que Baligot parvient A, offrir au grand
vizir les arguments les plus précieux, les moyens les plus inattendus,
que celui-ci, d'ailleurs très bienveillant envers Cuza et les Principautés,
serait A, même d'utiliser afin de déjouer les plans hostiles des ennemis de
l'intérieur du pays (certains grands boyaxds, adversaires acharnés de (Juza)
autant que des ennemis de l'extérieur.

« Ah, si j'avais votre pouvoir un jour seulement ! »
4 Qu'en feriez-vous I o demandait en riant Kiibrisli Mehem-

med pacha.
«J'en userais, Altesse, comme je le clisait tout A, l'heure, pour

montrer que la Turquie a une grande et généreuse politique et qu'elle est
vraiment la suzeraine des Principautés Unies. Pleins de confianee, comme
IT0118 devez l'Atre, dans le Prince ... o

« Oui, nous n'avons qu'A, nous loner du Prince.
4 Eh, "sien! je m'entendrais avec le Prince, directement. L'union

se réaliserait d )3 les conditions incliquées par la circulaire d'.Ali pacha,
et moi, la Porte, je me déclarerais satisfaite, j'accepterais le fait accompli.
J'en parle fort A, mon aise, comme un homme que vous voulez bien auto-
riser A, s'exprimer en toute intimité : c'est une idée qui m'est personnelle,
mais je le crois bonne. La dignité de la Porte, sa force morale, ses intéléts
et ceux des Principautés ITnies retireraient de cette solution de grands et
mutuels avantages »29.

Tout en exprimant la certitude qu'il ne sera pas désapprouvé par le
Prince pour avoir osé, lors de sa conversation avec le grand vizir, de lancer
4 ce petit ballon d'essai o, Baligot recommande A, Cuzar de s'efforcer A, son
tour de stimuler le grand vizir, bien intentionné A, notre égard, ainsi que le
sultan, en leur envoyant des lettres dans l'esprit indiqué par lui.

Beyne ajoute en conclusion que soutenir avec des chances de sued%
notre cause auprès de la Porte * nécessite une grande expérience du ter-
rain politique de Constantinople * aussi bien qu'« un homme fort capable
et fort dévoué * au Prince régnant, estimé par les Turcs ; cet homme ne
pouvait étre a que Monsieur Négry ... ow.

Nommé enfin par Cuza, officiellement, chef du Cabinet princier, au
début du mois de juillet 1862 31, Baligot consacre encore plus d'ardeur
dans son activité de secrétaire du Prince en mettant de l'ordre dans la
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Me, Baligot se trouvalt dans la capitale du pays des l'été 1862. Le 10122 juillet 1862
Négry luí écrivalt de Constantinople: Mon cher Baligot, j'espere que vous etes enfin arri-
ve a Bucarest et que bient6t vous serez content, aisé tranquille, riche de l'amitié et de la
confiance du Prince*. (Arch. Cuza VodA, I, f. 302). Dans les lettres suivantes datées le 24
Juil1et/5 ao9t, le 5/17 aotit, le 9/21 ao6t, le 10/22 (wilt, le 14/26 aofit ainsi que dans d'autres
de la meme année, Négry manifeste sa joie, tel un frere amé, en apprenant dans les lettres
que Baligot lui envoyait de Bucarest, que celui-cl se sentait 4 enfin calme et content *; qu'il
prenait du plaisir it travailler dans l'entourage du Prince de l'activité quotidienne duquel
BaUgot luí avait donne des renseignements aussí plaisants qu'intéressants; qu'll le savait en
bonne santé, surtout en ce moment, au début, dam; cette salson * réputée pour s etre en
general trés peu propice aux étmngers, qui sont exposés d'habitude IX contracter le malaria
dans le premiers jours de leur séjour chez nous *. Par la suite, soucieux de sa sauté, II lui
conseille: Continuez, afin de l'éviter, i vous conduire sagexnent, A manger des fruits
avec mesure et de rester au chaud, apres le coucher du solells. (B.A.R. Arch. Cura VodA,
I, ff. 325-326 v.). D'ailleurs, d'une certalne manière, Baligot se trouvait au service de Cuza,
meme 611 n'était pas encore le secrétaire officiel du prince, des le printezips 1861, époque it
laquelle, A partir du 2 mars, 11 expédle A Cura d'abord de Constantinople où U était d'une
précieuse aide i Négry, ensuite, apres un bref passage it Bucarest, de Paris selon la recom-
mandation de Négry et avec ?accord du prince une riche correspondance, qui se prolonge
jusqu'aux 24 novembre 1861 y compris.

" Voir .L'Indépendance roumaine ., numéro cite ci-dessus.
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correspondance du Palais (c'était un homme très organisé, voire méticu-
leux), en transmettant les décisions du Prince, par télégrammes ou par
dépéches, surtout to, nos agences de Consta,ntinople et de Paris (ott se trou-
vaient, en tant que chefs d'agence Négry et, respectivement, Jean (Iancu)
Alecsandri, tous les deux ses bons anais). Dans la lettre nécrologie
ci-dessus mentionnée, Vasile Alecsandri ajoute le fait que Baligot, en qua-
lité de secrétaire du Prince Cuza, a rédigé, sur le fond des idées politiques
du Prince, une grande partie de la correspondance de ce dernier avec les
cabinets européens, entre autres la fameuse réponse 6, la lettre du vizir
Fuad pacha (. . . ), pièce diplomatique (la réponse notre note), dont le
style et la dignité font l'un des plus remarquables documents de notre
histoire 32.

L'amour et le dévouement envers le prince s'extériorisent aussi par
la franchise dont il use, et ceci notamment pendant les dernières années
du règne de Cuza, afin de révéler au Prince des états de choses que d'au-
tres lui cacbaient ou bien l'informaient mal en lui présentant la situation
en rose.

lientré depuis peu 6, Bucarest, après le voyage disposé par Cuza,
qu'il avait entrepris en Olténie, il informe celui-ci absent de la Capitale,
du moment que la lettre est envoyée 4 du Palais * le 12/24 avril 1865 de
l'état déplorable des récoltes et de Patmosphère déprimante qui règne
parmi les paysans, qui ne veulent plus travailler la terre, persuadés comme
ils le sont d'avoir été tromp& et laissés pour compte au bon plaisir des
maires (e un fléau de plus » ) et des sous-préfets, car e il y a maintenant
deux bakchiches A, donner au lieu d'un 4. Conscient du fait que, par flat-
terie ou par intérét, certa,ins décrivaient au Prince la situation en couleurs
roses (tel C. Bosianu, premier ministre A, l'époque et d'autres), Baligot se
sent obligé de tirer le signal d'alarme : e Le mal est grand, très grand, et
l'optimisme est certes un grand danger A, cette heure ». En homme qui
jouit * de la confiance * et de t l'amitid » du Prince, il pense Atre en droit de
faire connaltre A, Cuza *la vérité », ayant vu de ses propres yeux (des yeux
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33 B.A.R. Arch. Cuza VodA, XLIX, ff. 40-41.
" B.A.R. Arch. Cuza VodA, LII, f. 313 35 cf. C. C. Giurescu, op. cll., p. 7.
35 Apud C. C. Giurescu, op. cit., p. 441.
" Voir la lettre de Baligot it Cuza, de Paris, &the du 29 janvier19 février 1873 (B.A.R.,

Arch. Cuza VodA, I, ff. 360-361 v.).
87 Voir la lettre de Cuza it Vasile Alecsandri, Paris, du 16/28 mai 1866 (Marta Ani-

neanu, O. oft. p. 163).
" Guza k Alecsandri, lettre de Florence, datée du 7 février 1871 (voir Marta Anineanu,

op. cit., p. 167).
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de reporter avisé !) les choses qu'il relate. t Je ne veux pas aller aussi
loin que certaines personnes qui présagent de grands désordres comme
conséquences de la famine relative qui menace la Roumanie ; écrit
Baligot en conclusion de se, lettre mais il est certain que, si ces quinze
derniers jours ne sont pas employ& au labourage et aux semailles du
mats, c'est par dizaines de millions qu'il faudra compter les pertes du pays
et cela dam une aim& oÙ les irmondations ont causé déjà, tant de désas-
tres et où le déplorable budget et la déplorable réorganisation financière
de Mr. Steege -va nous amener, malgré l'emprunt, un déficit énorme »33.

Après l'abdication, imposée A, Cuza, Baligot, bien que libre, est
.obligé de quitter le palais, son appartement étant scene) et Parchive prin-
-cière confiée, par le passé, aux soins du secrétaire princier, étant séques-
trée. Baligot est resté A. Bucarest plus d'un an après l'événement, temps
qu'il a employé de son propre aveu A, recueillir une documentation
en vue de rédiger « une histoire du règne passé »34.

Fixé, enfin, A, Paris après quelques voyages en Rouma,nie et en Alle-
magne, où se trouvait Cuza, Baligot a maintenu des relations, au moins
épistolaires, avec son ancien prince, ce qui témoigne d'o un caractère loyal
et dévoué *35. 11 a continué b, rédiger, sur la base des indications qu'il rece-
vait de Cuza, les brouillons d'une bonne partie de sa correspondance. Com-
me, la plupart du temps, durant les sept années écoulées entre l'abdication
-et la mort du Prince, Baligot a été loin de Cuza, habitant d'abord à Buca-
rest et ensuite, depuis 1867 à Paris, il a maintenu le contact par corres-
pondance, en numérotant toutefois, A, son habitude, tant ses lettres, en
brouillon, que celles qu'il recevait de Cuza, correspondance qui, malheu-
reusement, s'est conservée dans une très petite mesure.

Le 2/3 mai 1873, Cuza qui n'avait cessé de manifester son affec-
tion A son ancien secrétaire (il lui envoyait des journaux et des tim-
bres-poste d'Autriche et de Serbia 36, s'enquérait de sa sauté dans des
lettres envoyées 6, d'autres personnalités 37, ou faisait de lui un éloge
amical 38 mourrait, comme on le sait, loin du pays, 1 Heidelberg, en
_Allemagne.

Baligot, qui se trouvait h Paris, apprit la terrible nouvelle par un
télégramme envoyé par la Princesse Elena Cuza. Dans la lettre qu'il allait
adresser de Heidelberg où il s'était rendu sur le champ datée du 24
mai 1873, aux amis communs Vasile Alecsandri et Costache Négry se
fait jour la grande souffrance qu'a éprouvé Baligot A la mort de Cuza,
4 notre grand et bien-aimé ami ».

Malgré l'immense douleur qu'il éprouve devant le catafalque du grand
prince et ami, Baligot retrouve finalement son calme ; toujours plus atten-
tif et plus grave, il est aux c6tés de la malheureuse Princesse ; il rédige,
craw& ses indications, tun programme des funérailles * (V. Aleesandri et
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Apud Lucia Burs. Doamna Elena Cuza (La Princesse Elena Cuna) ed. II, Ed. Nat10-
na1A Unmet s, BucurWi. s.a., p. 231.

11 ARTHUR BALIGOT pz BEYNE 747

O. Négry, prévenus par télégramme « de la part de la Princesse », se tien-
dront aux « premières places » aux funérailles, Elena Cuza. « les désignant
tous les deux pour les deux premiers rubans ») ; il participe, en Rournanie,
A Ruginoasa, à l'inhumation de l'ancien Prince ; il aide l'illustre veuve
A rédiger des lettres, en remerciment des condoléances qu'elle avait reçues,
-en grand nombre, du pays et de l'étranger ; en souvenir de Cuza et en rai-
son de sa grande affection envers Elena et les deux fils de l'ancien Prince,
_adoptés par les Cuza, il decide de consacrer le restant de ses jours aux Urea
chers avec lesquels il semble former une veritable famine. D'une certaine
manière il s'assume le relle de secrétaire de la Prineesse et de précepteur
-de jeunes fils du Prince. C'est da,ns cet esprit qu'il aide Elena Cuza A,
rédiger certaines lettres, A entretenir pieusement la mémoire de Cuza :
le 16 noveinbre 1876, par exemple, il répond pour remercier « aux jeunes
mariés ayant bénéficié de la réforme agraire» sur une propriété du district de
Roman, qui avaient décidé de donner le nom de « Cuza VodA » A lour com-
mune ; le 6 septembre 1881, il envoie A Ruginoasa une lettre au mitre
d'école, St. Chimet de Galati, par laquelle il fait savoir que la Princesse
Elena offre à l'école nouvellement fond& un buste en bronze, de Cuza,
exécuté à Paris « par un grand sculpteur français «; ce buste allait étre
,placé dans une niche de la façade de l'édifice.

Entre Baligot, Writable mentor des fils de Cuza et Elena Cuza, quel-
ques discussions ont lieu vers 1879, quant à l'éducation que l'ancien seer&
taire du prince entendait prodiguer aux jeunes gens (Alexandre et Dimi-
trie) ; la Prineesse, craignant certains penchants vers une vie plus frivole
des deux fils, se mélait plus que Baligot ne l'aurait considéré nécessaire de
leur education, exigeant qu'ils soient « plus sévèrement surveillés »39.

Baligot présenta sa démission, quitta Ruginoasa et s'appréta
quitter le pays, non sans rendre une dernibe visite A, Vasile Alecsandri,

Mais, le poke, conscient de l'étendue de la perte que les jeunes
gens allaient subir concernant leur education, intervint auprès de la Prin-
,cesse Elena Cuza, qui, reconnaissant qu'elle perdait un grand appui par le
&part de Baligot, accepta de donner main libre au précepteur, que tant
de liens attachaient à la famine Cuza.

Cependant, la santè ébranlée, minée par une « rnaladie cruelle *
corame l'écrivait à Vasile .Alecsandri, le 28 dézembre 1883, la Prineesse
Elena Cuza Baligot de Beyne mourrait I Paris, le 7 janvier 1884.

Le poke Vasil° Alecsandri, aneien ministre des Affaires Etrangères
d'Alexandru loan Cuza, déplorait sa, mod, comme nous Pawns déjA
montré, dans la lettre-nécrologie, pane dans 4 l'Indépendance roumaine *
14 jours après le décès du grand philo-roumain, journaliste habile et diplo-
mate intelligent et subtile, versé, comme peu de gens à l'époque, dans les
problèmes de l'Orient.

www.dacoromanica.ro



748 EMIL BOLDAN 12-

ANNEXE

Quatre lettres d'Arthur Baligot de Beyne

I
Constantinople, 3 avril 1861

Mon Prince,
J'éprouve une joie bien sincère A, vous faire part du succès de la

lettre autographe que Votre Altesse a envoyée 4 Mr. rambassadeur de
France par rintermédiaire de Mr. Place.

Hier, je passais la soirée au Palais de France. Mr. de Lavalette.a, bien
voulu quitter son jeu pour zn'entietenir de Vos affaires.

« J'ai rep une lettre du Prince Couza, me dit S.E. ; une lettre d'ex-
plications, charmante, très longue, &rite de sa propre main (Je souligne
ces mots parceque Mr. de Lavalette appuya visiblement et avec une satis-
faction marquée sur ce &tail. Pour étre ambassadeur & ambassadeur de
Franc% on n'en est pas moins homme). J'en suis très content ; Négry a
connaissance de eette lettrel »

Je crus devoir répondre affirmativenaent.
« Je suis bien heureux, ajoutai-je, de voir la sa,tisfaction de

V. E. Elle ne me laisse pas de doute que le Prince -n'ait réussi a dissiper
les fAcheuses préventions excitées par la dernière phase de raffaire des
armes #.

« Le Prince s'en tire aussi bien que possible. 11 me rapelle que je
l'avais engagé 6, vivre en bons rapports avec sir Henry Bulwer. Cela est
vrai : mais il ne fallait pas aller jusqu'à se compromettre, se donner des
torts qui devaient étre graves pour nous. Cette lettre est bien faite. J'au-
rais voulu répondre immédiatement au Prince ; mais cela m'a été absolu-
ment impossible. Je Buis accablé ! J'ai chargé de Lallemand d'écrire N
Place pour m'excuser auprès du Prince. Je ne laisserai pas partir le premier
courrier sans répondre ».

Le ton de Mr. de Lavalette était for gracieux de s'harmonisait par-
faitement avec son langage. Je crois 'are tout N fait dans le vrai en donnant
N Votre Altesse l'assurance qu'Elle a reconequis presque entièrement le
terrain perdu. N Que le Prince revienne à ses anciens, N ses -vrais amis o m'a
dit encore en me quittant Mr. de Lavalette.

J'ai su, le méme jour, de Mr. rambassadeur de France, qu'il avait
rep par le dernier courrier une &Oche de Mr. Thouvenel, très favorable
aux demandes de Votre Altesse, que cette dépéche a été communiquée A,
1Vir. l'ambassadeur d'Angleterre, et que l'accord est complet entre les
cabinets de Paris & de Londres. Je dis 4 Mr. de Lavalette que cette action
commune aurait besoin de se faire sentir promptement, car je venais d'ap-
prendre que le Conseil des ministres avait inscrit la question des Princi-
pant& h, son ordre du jour. Sir Henry Bu/wer avait vu Aali pacha lundi ;
Mr. de Lavalette l'a vu à son tour, et la question a dil étre discutée cette
nuit même. Je ne reme pas que je puisse apprendre le résultat ce matin.
Par le courrier de samedi, Votre Altesse recevra tons les renseignments
qu'il sera possible de se procurer.
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L'échange de notes au sujet de l'expédition du Banshee, entre Mr.
le ministre de Sardaigne & Mr. l'ambassadeur d'Angleterre parait terminé.
J'envoie A, Votre Altesse, comme j'ai eu l'honneur de le Lui promettre, les
trois documents relatifs à cette affaire. Ces pikes sont d'une nature confi-
dentielle ; elles n'ont pas 6-0 communiquées officiellement.

La Psyché est arrivée avant-hier. Le Banshee est allé mouiller à sea
c6tés.

Par ordre de Mr. Négry, j'ai Phomieur d'envoyer aussi A, Votre
Altesse la traduction d'une correspondance inséree dans le journal anglais,
le Levant-11 èrald, et d'un articole de la méme feuille qui explique l'expédi-
tion du Banshee. L'influence qui dirige le Levant- II &aid et la notoriété
de ses correspondants donnent aux dires de ce journal une importance qui
n'échappera pas A, Votre Altesse. 11 y a dans la lettre de Bukarest des choses
de pure invention et des chases ridicules. Une traduction exacte et compléte
était indispensable pour faire apprkier les dispositions de la feuille an-
glaise.

Votre Altesse trouvera encore sous ce pli la copie des instructions
identiques envoyées aux agents A, Iassy des six Puissances, relativement
au Mémoire présenté par les bulgares des colonies de Bessarabie ; plus,
la brochure dont je Vous entretenais, Mon Prince, en terminant ma der-
nière dépAche.

Cette infame publication n'a pas produit l'effet qu'espérait son
auteur : elle n'a provoqué qu'un dégout général. Mr. de Lavalette m'a
dit qu'il l'avait jetée au panier après en avoir parcouru quelques pages.
Le Courrier d'Orient (qui a remplacé la Presse d' Orient ) s'est empressé
de flétrir une si odieuse manoeuvre. Si Votre .Altesse veut bien jeter les
yeux sur le numéro ci-inclus, Elle verra par les conclusions de Particle
que les Turcs sont mis en demeure de s'expriraer sur cet incident. J'ai
encore quelque renseignements A, prendre avant de pouvoir dévoiler com-
plètement A, Votre Altesse le secret de cette trame honteuse. L'auteur de
la brochure est Mourad bey (Wirtbiski).

Puisque j'ai parlé du Courrier d'Orient, je Vous prie, Dion Prince,
en toute hurailité, de me permettre de recommander A, la bienveillante
attention de Votre Altesse une correspondance de Bukarest, insérée dans
le journal. Vieux pécheur, je n'ai pu résister A, la pensée de frapper un petit
coup précisément A, la veille du jour oA la Porte allait délibérer & de lui
fake connaitre où en sont les hommes & les choses dans les Principautés-
Unies. J'imagine que les Tures n'ont jamais bien &a ce que renfermait la
Convention & j'ai voulu leur prouver que Votre .Altesse ne demande rien
de nouveau puisque l'Union est inscrite a chaque ligne de l'acte du 19 aott.

J'ose espérer, Mon Prince, que mon modeste travail obtiendra
votre haute approbation.

Je Vous prie, Dion Prince, d'agréer la nouvelle expression du pro-
fond respect & du dévouement avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

de Votre Altesse Sérénissime le trés humble et trés obéissant ser-
viteur,

A. Baligot de Beyne
(B.A.R., Arch. Cuza Voda, XIV, ff. 283-284 v.)
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II

Constantinople, 10 avril 1861

Mon Prince,

J'ai le regret d'annoncer à Votre Altesse qu'Elle ne pourra rien
connaitre encore par ce courrier des décisions définitives de S. Porte.

Le Conseil des ministres de la nuit de mardi à mercredi a 60 remis
jeudi soir. Dans la journée du jeudi, Mr. l'ambassadeur de France avait en-
tretenu encore Aali pacha des affaires des Principautés-Unies ; le ministre
des Affaires étrangères avait témoigné des dispositions assez conciliantes.

Le ministre de la Guerre, Riza pacha, dont l'influence est bien
connue de Votre Altesse, appuie certainement les conclusions du Mémoire.
Je regrette de dire I Votre Altesse que le grand vézir n'est pas aussi favo-
rable que je l'aurais espéré. Malgré tous mes efforts, je n'ai pu entièrement
détruire les impressions facheuses qu'il reçoit de son détestable cut ou-
rage. Kubrisli Mehemmed pa,cha ne va pas toutefois jusqu'l l'hostilité,
et, après tout, son influence, en ces sortes de questions, ne saurait balancer
celle d'Aali pacha, ni celle du sérasker.

Les demandes de Votre Altesse ont été exposées au Conseil dans
la nuit de jeudi. B serait difficile de savoir en détail ce qui s'y est passé.
Par ce temps de Ramezan les Taros ne sont guère visibles, et les derniers
jours du mois de jeOne qui se termine dema,in sont presque exclusivement
consacrés I des solennités religieuses et aux préparatifs du Bafra,m. Les
informations générales que j'ai pu me procurer sont assez satisfaisantes.
On sent &Ain à la Porte qu'il faut faire quelque chose: ce sont les expres-
sions d'un des ministres. En somme, rien n'a 60 décidé ce jour-là.

J'ai su que Mr. Pambassa,deur d'Angleterre avait répété I la Porte
les paroles très catégoriques que lui avait fait entendre Mr. Négry & que
ce ferme langage n'a pas produit moins d'effet sur Aali paoha que sur
Henry Bulwer. Les déclarations de l'agent de Votre Altesse ont fait du
bruit et la rumeur s'est répandue I Pera que l'Union avait été proclamée

Buka,rest. Jeudi, on en parlait 4, la soirée hebdomandaire du Palais
d'Angleterre et, le lendema,in mitin, on donnait la nouvelle comme arrivée
par télégraphe. Le même jour, j'éta,is venu à Péra, et je fus interpellé

ce sujet, a,u theItre, par un secretaire et deux dragomans de diverses
légations. Je me contentai de r_pondre que la chose était possible, vrai-
semblable. Mr. le comte Ioannini, un de mes interlocuteurs, se chargea
d'expliquer en quelques mots la situation. L'un des dragomans ayant
ajouté qu'un mouveinent national paraissait inévitable à Bu.karest, si
la corresponda,nce publiée la veille par le Courrier d'Orient était exa,cte,
Mr. le comte Ioannini assura qu'elle s'accordait en tout point avec les
renseignements parvenus A, la légation de Sardaigne. pensé que
Votre Altesse lirait avec intérêt ces petits &tails, car ils attestent que
la cause des Principautés-ITnies a fait son chemin dans les esprits, à en
juger par la satisfaction avec laquelle était reçue la fausse nouvelle.

Je suis particulièrement heureux de dire A, Votre Altesse que la cor-
respondance publiée par le Courrier d'Orient a porté coup I la S. Porte :
elle a eu les honneurs de la traduction, et j'ai trouvé vendredi l'un des
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ministres sans portefeuMe, Guiritli Moustafa pacha, le voisin du Palais
d'Emirghian, lisant en turc toute la partie de cette lettre qui concerne

J'ai su le même jour que Aali pacha a fait dire au directeur du Journal
de Constantinople de puler désormais dans un sens favorable aux conces-
sions que réclame Votre Altesse. L'occasion était trop belle pour que je
la laissasse échapper : le lendemain le Courrier d'Orient publiait Particle
ci-inclus.

La solution s'approche done et avec toutes les chances du succès
désirables.

Votre Altesse trouvera aussi sous ce pli la traduction d'une nouvelle
correspondance adressée au Levant-Hérald. Les espérences des ennemis
du Pays se démasquent. 11 est assez singulier qu'ils aient choisi, pour
trahir, l'heure ot Votre Altesse sera bientêt degagée des embarras qui
ont assailli jusqu'ici son gouvernement & pourra travailler, enfin, dans
le libre exercise de Ses moyens, à la grande tache que les Roumains lui
ont confiée.

Vély pacha est parti mercredi dernier pour Paris, où il va remplacer
.Ahmed Véfik efendi. II faut s'en réjouir pour les Principautés-ITnies. Le
nouvel ambassadeur de la Porte sera aussi convenable et conciliant que
son prédécesseur était arrogant.

Je n'ai manqué de mettre Vély pacha au courrant de ce que s'est
passé dans la question des pasEeports ; la connaissance que j'ai de son
caractère, par suite de nos vieilles et intimes relations, me permet d'af-
firmer que les actes reprochés à juste titre a Ahmed Véfik efendi ne se
reproduiront pas. J'ai présenté au pacha Mr. Négry, qui a 6-0 très satis-
fait de cette entrevue : sur la demande de S.E., il lui a remis la copie du
Mémoire de Votre .Altesse. Mr. l'agent de Paris n'aura certainement qu'a
se lancer de ses rapports avec Tay pacha, rapports, qu'il sera toujours
bon d'entretenir.

Nous avons appris par Galatz le départ de Mr. B. .Alecsandri polo
Paris. Quoique le but de sa mission ne nous soit point connu, Mr. Négry,
qui await peut-être besoin d'en savoir quelque chose, n'ayant pu voir
Mr. de Lavalette depuis cinq jours, j'écrirai demain a Mr. B. Ale,csandri
pour le mettre au courrant de ce qui se passe ici au sujet du Mémoire de
Votre Altesse. En même temps, je lui fournirai les renseignements, que
je viens de compléter, sur la mission des Bulgares de la Bessarabie
Paris, et les moyens les plus efficaces pour les empécher de faire scandale
avec leur brochure ou dans les journaux français.

J'aurai l'honneur d'envoyer à Votre Altesse la copie de cette lettre.
Je Vous prie, Mon Prince, de daigner agréer l'expression des senti-

ments du plus profond respect & du dévouement avec lesquels j'ai l'hon-
neur d'être,

de Votre Altesse Sérénissime, le tres humble & très obéissant ser-
viteur,

A. Baligot de Beyne
(B.A.R. Arch. Cuza Vodl XIV, 287-289 v.)
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III

Constantinople, 17 avril 1861

Mon Prince,

Surpris par l'expédition du courrier, je ne puis rendre compte au-
jourd'hui à Votre Altesse d'un long entretien, de près de deux heures,
que j'ai eu hier avec 3Ir. l'ambassadeur de France. Permettez moi, pour
aujourd'hui, de Vous féliciter dans toute l'effusion de ma, joie de bonnes
nouvelles que j'ai reçues de Mr. de Lavalette et dont Mr. Négry, averti
la veille, aura sans doute eu le temps d'entretenir Votre Altesse.

Les yeux de la Porte se sont enfin ouverts. La victoire sera complète,
Mon Prince, ainsi que le télégraphe vous l'a fait corn3aitre. Demain, pro-
bablement, la Porte doit adresser aux ambassades & légations intérés-
sées une dépêche dans laquelle elle prend l'initiative des modifications
dema,ndées par Votre Altesse & propose aux Puissances d'adopter les
conclusions du Mémoire. Mr. de Lavalette a lu hier chez Aali pacha le
projet de cette dépêche & il l'approuve en tout point.

Aali pacha a chargé Mr. Négry de prier et supplier Votre Altesse
d'empêcher toute manifestation dans la Chambre de Moldavie, tout vote
nouveau. Mr. de Lavalette écrit dans le même Bens h Mr. Place. S.E.
recommande le plus grand calme jusqu'à la fin des Conférences. Ce ne peut
être Vceuvre d'une jour. Les Cabinets ont besoin de s'entendre, de fixer
l'époque de la réunion des plénipotentiaires. On discutera, si peu que ce
soit ; on rédigera un protocole, on échangera des signatures. Puis viendront
les ratifications. Si d'ici a la Chambre de Valachie devait se réunir, Mr.
de Lavalette est d'avis d'en différer l'ouverture, jusqu'au moment où
Votre Altesse pourrait donner, Elle-méme, solennellement, la bonne nou-
velle. Le beau jour h, célèbrer, Mon Prince, et le beau discours b, faire pour
ina,ugurer cette seconde ère de Votre règne !

3fr. l'ambassadeur de France attribue une grande part du succès
A, Mr. Négry & il se propose de l'écrire Ai Votre Altesse.

11 ne me reste que le temps de Vous exprimer mes félicitations bien
sincères, Mon Prince, & de Vous prier d'agréer les sentiments de profond
respect & de dévouement avec lesquels j'ai l'honneur d'être

de Votre Altesse Sérénissime, le très humble et très obéissant ser-
viteur,

A. Baligot de Beyne
(B.A.R., Arch. Cuza Vodl, XIV, 291-291 v.).

IV

Constantinople, 21 avril 1861

Mon Prince,
Depuis la dernière dépêche que j'ai eu Phonneur d'adresser b. Votre

Altesse, la S. Porte a fait un nouveau pas. Un article, dont il faut recon-
noitre l'importance, b, la suite de la vive discussion que j'avais engagée
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dans le Courrier d'Orient et de l'attitude prise dans cette polémique par
le Journal de Constantinople, vient de paraitre et expose tout au long la
manière dont le gouvernement du su/tan envisage aujourd'hui la ques-
tion des Principautés-Unies. Que cet article soit sorti de la plume d'Aali
pacha lui même, comme je l'entends dire, je le crois volontiers ; le ton
général en est fort convenable, gracieux et, en certains points, trills flat-
teur pour la personne de Votre A/tesse. On y découvre, il est vrai, quelques
traits de la vanité ottomane, mais enveloppés dans de pompeusespériodes &
résumés par la conclusion qui rattache, aussi honorablement que pos-
sible est la chose, le peuple roumain à l'Empire Ottoman° & le Prince au
sultan. En somme, Particle du Journal de Constantinople est un revire-
ment complet : la feuille semi-officielle imite les sicambres, elle renie tqut
son passé, elle est disposée à brùler tout ce qu'elle a écrit contre l'Union,
et, quand on lit les lignes pleines d'onctions qui s'adressent A, Vous, Mon
Prince, on est tenté de croire qu'elle ne tardera pas N adorer le principe
dans le personne de l'aptItre. Cette volte-face a causé dans le public un
-certain étonnement mélé de beaucoup de satisfaction. Devant la (Waite
si éclatante de la politique de Journal de Constantinople, défaite acceptée
de si bonne gi Ace, le Courrier d'Orient devait se montrer généreux ;
s'est contenté de prendre acte des déclarations de la feuille semi-officielle.
J'ai Phonneur d'envoyer à Votre Altesse les deux articles dont il s'agit.

Ainsi que je me suis empressé de Vous l'écrire, Mon Prince, c'est
par Mr. Pambassadeur de France que j'ai connu la décision définitive de
la Porte. Lundi dernier, Mr. de Lavalette s'était rendu chez Aali pacha
pour diverses affaires, et il lui communiqua, entre autres choses, une dép6-
che de Mr. Thouvenel, qui recommandait A, Mr. rambassadeur de presser
auprès de la Porte la solution des questions posées duns le Alémoire de
Votre Altesse. Cette lecture terminée, Mr. le ministre des Affaires étran-
gères prit un papier & le présenta A, S.E. en lui disant : « Lisez ceci ; je
crois que vous serez entièrement satisfait ». C'était le projet d'une Note
adressée aux représentants des six Puissances garantes, dans laquelle la
S. Porte déclare qu'elle a pris en considération les demandes de Votre
Altesse et invite les Cabinets A, s'unir A elle pour régulariser les changements
qu'elle croit utile de faire A la Convention dans le but de favoriser le dé-
veloppement & la prospérité des Principautés-Unies. Mr. de Lavalette
fut, en effet, très satisfait. C'était un succès complet ; tout est clairement
spécifié dans le projet. Le caractère d'Aali pacha est très réservé, très
prudent ; la communication qu'il faisait à Mr. de Lavalette indiquait
que les questions étaient dès ce moment tout A, fait résolus & qu'il n'y
avait à redouter aucune difficulté. Aali pacha ajouta que l'affaire serait
poussée sans perdre de temps. Sur ce point je dois dire A, Votre .Altesse
que je me suis laissé quelque peu emporté par le sujet dans ma dépéche
No. 14, quand j'indiquais le lendemain du jour où j'écrivais, c'est-à-dire
le 18, comme celui de la communication de la Note de la Porte aux léga-
tions. J'ai fait confusion. J'aurais dû parleur du Grand Conseil qui doit
&re consulté dans cette question politique. Ce n'est d'ailleurs qu'une
simple formalité au dire d'Aali pacha lui-mAme. J'avoue cependant que
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je ne serais nullement étonné de voir Ahmed Véfik efendi revenn de
son ambassade de Paris, étaler son patriotisme, en cette circonstance.
Apres le vote du Grand Conseil., viendra l'iradé du sultan, qui doit précéder
la présentation de la Note aux légations.

Votre Altesse comprendra toute la satisfaction de Mr. l'ambassadeur
de France. « Je suis doublement heureux de ce succès, me dit S.E. C'est
notre politique du Congrès de Paris qui triomphe. Dès lors, l'empereur
avait reconnu qu'il n'y avait pas d'organisation plus sage que l'Union
J'avais bien compris, dès le debut, oh il fallait agir pour mener l'affaire

bonne fin. Vous avez été au courant de tout ce qui s'en passé. Vous me
rendez cette justice qu'au premier instant, j'ai dit qu'il fallait pousser
Porte, la mettre en avant. Tous mes efforts ont tendu là.

« J'ai bonne mémoire. V.E. avait parfaitement apprécié
situation. C'est une brillante campagne & le succès est d'autant plus flat-
teur que les premières ouvertures ont été faites de la propre initiative de V.E.

« Oh! Je ne tenais pas à jouer le principal rale ; je tenais, avant.
tout, à réussir. Aussi, lorsque, pendant rna maladie, Bulwer s'étant ren-
contré chez moi avec Aali pacha, je le vis répéter ce que je lui avais dit,
(IAA et vouloir prendre la téte, je le laissai se lancer. 11 jouait mon jeu ;.
je ne pouvais rien désirer de mieux. La Porte une fois amenée à faire
cette acte d'initiative, la partie était gagnée. Quand, dans une pareille
question, la Puissance la plus intéressé fait des avances, qui pent élever
des contestations Je sais bien que l'Union n'est pas du goat de /a Russier
ni du goat de l'Autriche. Mais la Russie ne peut rien dire : elle eat liée
elle demandait avec nous l'Union au Congrès de Paris. L'Autriche, elle-
même, ne fera pas de difficult& ; elle serait isolée. A quoi aboutirait d'ail-
leurs l'opposition de la Russie & de l'Autriche, quand la Porte est d'ac-
cord avec la France & de l'Angleterre? ... Je Buis heureux de tout cod
pour le Prince. Le projet que m'a fait voir Aali pacha est tres gracieux
pour Lui.

... Je Lui ai &lit ces jours derniers en réponse à ses lettres sur
l'affaire des armes. J'ai montré de l'humeur dans cette affaire. Mais done
il y avait de quoi se blesser. Le Prince m'écrit qu'il a été fort embarrassé
par le mutisme de nos consuls qui étaient sans instructions. Cette expli:
e,ation n'était pas sérieuse : je Lui ai écrit b, ce sujet

Enfin, cette malheureuse affaire est terminée. La Porte l'a
oubliée puisqu'elle se montre si bien disposée et le succès est assez grand
pour effacer dans l'esprit de V.E. toute trace de ce fâcheux incident.

Ah! le Prince me doit une belle chandelle !
44 Un gros cierge, Excellence !
4( Je suis très content de Négry, reprit M. de Lavalette. Une bonne

part lui revient dans le succès de l'Union ; son attitude, son langage ont
toujours été très convenables, très dignes ; il a eu d'escellentes relations
avec nous tous & avec la Porte. J'en suis très satisfait ; je l'écrirai au

www.dacoromanica.ro



19 ARTHUR BALIGOT DE BEYNE 755

Prince ... Ce brave Négry ! j'ai vu des larmes daus ses yeux quand
j'ai lui annoncé que la Porte accordait l'Union. Il a parfaitement mene
les affaires du Prince hi Constantinople ».

J'ai eu l'honneur de revoir deux fois Mr. l'ambassadeur de France ;
S.E. insiste très vivement pour que Votre .Alt eFse s'efforce d'empêcher
toute espèce de manifestation & espère que l'ouverture de la Chambre de
Valachie sera ajournée. Mr. de Lavalette n'a lu la dépêche télégraphique
qu'il a adressée avant-hier it Mr. Place 6, ce sujet & il m'a dit qu'il avait
demande 6, Sir Henry Bulwer d'écrire dans le même sens h, Mr. Churchill.

Je Vous prie, Mon Prince, de daigner agréer l'expression du profond
respect & du dévouement avec lesquels j'ai Phonner d'être de Votre
Altesse Sérénissime le très humble & très obéissant serviteur,

A. Baligot de Beyne
(B..A.R., .Arch. Cuza Vodhi, XIV, ff. 293-294 v.)

www.dacoromanica.ro



BEDRETTIN TUNCEL i

Chronique

Quelques mois seulement après la cl6ture du IV(' Congrès International d'Etudes du
-Sud-Est Européen d'Ankara, dans l'organIsation duquel il a tenu un rone de toute première
main, le professeur Tuncel tomba victime d'une maladie du cceur. Eminente personnalité
-culturelle, excellent ambassadeur de l'attente et du respect mutuel entre les peuples, esprit
éciairé qui a mis ses dons exceptionnels au service de notre Association, dont 11 fut l'un
des supporters les plus actifs, 11 est tombé en plein essor, laissant un vide impossible i combler.
C'est que le professeur Tuncel était un de ces hommes doués de qualités uniques.

11 était profondément attaché A son pays et it la culture de son pays comme en témoig-
nent ses subtiles etudes des écrivains turcs. Mats, en mème temps, il nourrIssait un magni-
fique intérét pour les valeurs du patrimoine culturel universel, traduisant avec competence et
talent l'ceuvre de Sophocle et celle de Musset, Maeterlinck, Verlaine ou Gíraudoux. Chez luí,
l'attirance de l'intellectuel pour la prospection et la transmission des connaissances s'est com-
binée avec Factivité de l'homme de culture participant aux prises de positions A l'échelle
Internationale et pionnier des nouvelles ouvertures dans le domaine de l'entente réciproque.
11 faut mentionner, ne ffit-ce qu'en passant, que l'ancien titulaire du département de la lan-
gue et littérature franeaises de l'Université d'Ankara, devenu en 1960 le doyen de la Faculté
-des Lettres de cette meme Université, a été *I la méme époque le ministre de l'instruction
de son pays. Celui dont les cours sur la littérature comparée, l'histoire du théAtre et la cri-
tique dramatique étaient si largement fréquentées, assumait en meme temps la mission de
confiance de chef de la Delegation turque aux Conference générales de l'Unesco. Ses mérites
luí ont vallu un brillant succes traduit par son election, en 1964, comme vice-président du
-Conseil exécutif de cet haut organisme international, dont 11 devait également presider les
Conferences générales dans l'intervalle des anées 1966-1968.

Nous avons perdu :I jamais l'occasion de nous laisser charmés par la conversation de
cet homme des decisions intelligentes destinées A rapprocher ses semblables. Le professeur
Tuncel savait comme peu d'autres personalités culturelles, capter d'emblée son auditoire, de
Pentralner II sa suite, pas A pas, vers les hauteurs oÙ se rejoignent dans un parfait accord
les oeuvres des peuples de traditions, et ayant des problématiques divers. En automne 1978,
11 présentait II Bucarest un ample exposé dans le cadre du Colloque sur la littérature et
l'histoire dans le Sud-Est de l'Europe s, organise par notre Association. Cette c'ontribution devait
Avoir un grand echo, étant longuement commentée par la suite. Une fois de plus, 6 cette
-occasion, de meme que dans ses autres allocutions ou interventions, 11 rnentionnait e notre
chère Association d'Etudes Sud-Est Européennes s. C'est dans ce souvenir, oh l'on retrouve
le sourlre de l'homme nourrissant une confiance inébranlable dans !Intelligence et l'aptitude
d'entente de l'humaníté, que nous garderons l'image de notre regretté vice-président, quí nous
-a légué un exemple et un modèle de savant pleinement engage dans la creation d'un climat
de paix et de collaboration dans le Sud-Est de l'Europe.

Alexandru Dufu

RUMANISCHDEUTSCHES SYMPOSIUM

(Bukarest, 17 April 1980)

Am 17. AprIl 1980 wurde im Rahmen der Kulturtage der Bundesrepublik Deutschland"
das Symposium tuft dem Thema Das aktuelle Stadium und die Zukunftsaussichten der Sadost-
europa-Forschung in Rumilnien und in der Bundesrepublik Deutschland" im Bukarester Institut
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för stidosteuropAische Studien abgehalten. Diese aufschlusareiche wissenschaftliche Tagung,
internationales Charakters wurde vom Institut ftir stidoesteuropilische Studien, von der Aka-
clemie für soziale und politische Wissenschaften, vom Vereine ftir VOlkerrecht und internatio-
nale Beziehungen (ADIRI) in Zusammenarbeit mit der Mtinchner Slidosteuropa Gesellschaft
(SOG) organisiert.

Eingangs hat Prof. Eugen StAnescu, Direktor des Institutes ftir sildosteuropdische Stu-
dien, die Anwesenheit des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in der S. R. Rumi-
nien, Dr. Michael Jovy, als auch jene des Vorsitzenden der Akademie ftir soziale und
politische Wissenschaften, Prof. Dr. habil. Mihnea Gheorghiu, herzlich beTrtisst. In seiner
Ansprache hat Prof. Stitnescu ein kurzen geschichtlichen Exkurs der Stidostforschungen aus.
RumAnien und der Bedingungen unter welchen diese in der Zwischenkricgszeit verliefen,
untemommen. Das 1963' gegrtindete Institut ftir slidosteuropAisc.he Studien, als Erbe vorer-
wAhnter AnsAtze, hat ein bedeutenden Beitrag zur vergleichenden Kenntnis einer der merk-
wlirdIgsten europitischen Gebiete gebracht, woftir die schon zahlreich erschienenen Arbeiten
ein eindeutiges Zeugnis ablegen.

Die Er6ffnungsrede der Arbeiten wurde von Akademiemitglied Emil Condurachl, Gene-
ralsekretfir des Internationalen Vereines ftir Stidosteuropa-Studien, verlautet. Der Redner
hat vorerst die rege TAtigkeit des Vereines, dessen Ziel die Förderung des Friedens und der
Zusammenarbeit auf dem Balkan 1st, als wichtigen Beitrag zur EntssIcklung der Geschichts-
wissenschaft gewertet. Anschliessend wurde die tAtige Mitarbeit der SO dosteuropa Gesellschaft,
des bundestdeutschen Ausschusses des Vereines hoch gewtirdigt.

Prof. Dr. Hermann Gross, stellvertretender Vorsitzender der Mtinchner Sildosteuropa
Gesellschaft, hat auf die Ziele und Aufg,aben dieses wissenschaftlichen Vereines in der Erfor-
schung Stidosteuropas hingewiesen, wobei die Anwendung der vielfAchlichen und vergleichenden
Methode als besonders nötig erachtet wurde und eine Vertiefung der Zusammenarbeit rnit den
LAndern der Balkanhalbinsel als vorztiglich wiinschenswert angestrebt. Zu denen von der
SOG, zwecks Förderung der Beziehungen und besserer Kenntnis der LAnder Stidoesteuropas,
organisierten AktivitAten können folgende angeflihrt werden: Internationale Hochschulwochen,
VortrAge Ober ein bestimmtes Thema, bilaterale Konferenzen auf dem Gebiete der wissenschaf-
tlichen Forschung, affentliche Lektorate, Kulturvemnstaltungen und verschiedene Vertiff en-
tlichungen, wie z.B. die Zeitschrift StIdosteuropa-Mittellungen", das Jahrbuch StIdosteu-
ropa-Jahrbticher", die Reihen Stidosteuropa-Schriften" und Stidosteuropa-Studien".

Der jetzige Aufschwung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit im stidosteuropdischen.
Raum, besonders 1m Bereiche der Humanwissenschaften, ist wie es Dr. Nicolae Fotino und.
Alexandru Cematoni in ihrem Aufsatz RumAnische BeitrAge zur Entwicklung der wissenschaf t-
lichen Zusammenarbeit im Rahmen der AIESEE" feststellten in grossen Mass die Folge
einer rumAnischen Initiative, die sich 1963, durch die Gröndung des Internationalen Vereines
ftir StidosteuropaStudien, verkörperte. Die Struktur des Vereines, in 14 Arbeitsausschtis-
sen und-gruppen organisiert, die bestAndige Tellnahme RumAniens an allen von der AIESEE.
organisierten intemationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen, der Beitrag zur Heranbil-
dung von Fachkundigen und die Herausgabe verschiedener Veröffentlichungen definieren:
sowohl die Bedeutung als such den Ante11 der rumAnischen BeitrAge zur Förderung der inter-
nationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

Hans Hart!, grtindendes Mitglied der SOG und Redakteur der Mittellungen", hat die
Geschichte, Struktur, Kompetenz und die Veröffentlichungen des 1930 in Miinchen gegriin,
deten, 1952, von neuem gestifteten, Institutes flir StidosteuropAische Studien vorgefiihrt,
eine willkommene Synthese der im Rahmen des einzigen Profilinstitutes aus der Bundes-
republik Deutschland auf dem Gebiete der slidesteuropAischen Forschungen erzielten besonders
fruchtbaren Ergebnisse.

Prof. Dr. Valentin Al. Georgescu hat in seinem Aufsatz Der Beitrag der rumAnischen
Geschichtsschreibung zum Studium der Urbanisierung im Stidosten Europas" auf die dret
Hauptstadien in der Erforschung dieses vielseitigen Prozesses, so vile diese in der rumAnischen
Geschichtsschreibung wahrzunehmen sind, hingewiesen.

Bestrebt ein Gesamtbild der in RumAnien zur Wirtschaftsgeschichte Stidosteuropas
unternommenen Forschungen zu bieten, hat. Dr. Mircea Popa die diesbezligliche Fachlitera-
tur vorgefiihrt und die Folgen der vom osmanischen Reich ausgelibten 6k6nomischen Aus-
beutung, die die wirtschaftllche Entwicklung der rumAnischen LAnder geffirdert oder gehemmt
hat, hervorgehoben.

Prof. Dr. Werner Gumpel, Inhaber des Lehrstuhls ftir stidosteuropAische Geschic.hte
an der Universitát Mllnchen, hat 1m Aufsatz Gemeinsame Interessen der Bundesrepublik
Deutschland und RumAniens im Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung" eine
Reihe WertschAtzungen und Vorschlitge beztiglich der Zusammearbeit zwischen RumAnien
und der BRD aud dem Gebiete der Wirtsc.haftwissenschaften gebracht.
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In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Henri H. Sthal hat Dr. Liviu Marcu im Aufsatz
Rumilnische Forschungen zur AgrarsozIologie in Siidosteuropa" einen kurzen Rdckblick auf
die nach dem ersten Weiticrieg und bis in unsere Tage unternommenen soziologischen
Forschungen geboten und hat sowohl die Entwicklungsrichtungen und tendenzen wie such
die filch ergebenden Methodologieprobleme, mit besonderem Bezng auf die AgrarsozIologle,
umrissen.

Eine Ahnliche Problematik wurde anschliessend auch von Prof. Dr. Franz Ronneberger,
Inhaber des Lehrstuhls für sildosteuropAische Agrarsoziologie an der Universitilt Niimberg,
angeschnitten. Besonderes Gewicht wurde dabei auf die Notwendigkeit einer verglelchenden
Untersuchung der Agrarbeziehungen aus Ost- und Stidosteuropa und auf den Wandel der
sozialen Agrarstrukturen, zufolge des intensiven Urbanisierungs- nnd Modernisierungsprozesses,
gelegt.

Sich auf eine betrAchtliche Zeitspanne, von Captivus Septemcastrensis an und bis zur
Gegenwart, berufend, hat Prof. Dr. habil. Carl Gdilner ein synthetisches und eindruckvolles
Biid der rumAnischen turkologischen BeitrAge geboten, wobei den Schriften von Nicolae
Iorga sowie auch denen in letzter Zeit verdffentlichten Quellenwerke und FachaufsAtze die
gebiihrende Stelle eingerilumt wurde.

Indem Prof. Dr. Emmanuel Turczynski, die schon gelegenlllch elner frilheren Debatte
zur Aussprache gebrachten Ideen fortsetzte, wurde man einer sAmtlichen und dynamischen
Darstellung des Anwachs bzw. AbnahmephAnomens des Interesses inn den Problemen der
rumanischen Geschichte an den UniversitAten aus der BRD zuteil. Leider Ist in letzter Zeit

wie es Prof. Dr. Turczynski feststellt das Fehlen von Studenten, Bowie such jenes einer
Spezlallsierung benlitigten Geldmittel. ein charackteristisches Phinomen der Sticlosteu-
ropa Studien.

Im Aufsatz Byzantinische Studien in RumArden (derzeitiges Stadium)" hat Dr. Ste-
Han Brezeanu, in Zusammenarbeit mit Tudor Teoteoi, die Tradition der byzantinischen Studien
aus RumAnien bis zum zwelten Weitkrieg, die als Ausgangspunkt einer weiteren frucht-
vollen VerilffentlichungstAtigkeit (als Beispiel selen die kritische Herausgabe byzantlnischer
Quellen und jene der Instrumenta Studiorum erwahnt) dienten, einer eingehanden Analyse
unterzogen.

Prof. Dr. Rupprecht Rohr brachte eine Gesamtilbersicht der Forschungsvorhaben aus
der BRD und aus RumAnien ant dem Gebiete der Sprachenkunde, wobel insbesondere die
Notwendigkeit beiderseitiger Zusammenarbeit bel der Neuverlegung des Tiktin-Wörterbuches,
bel der Verliffentlichung des ethymologischen Wdrterbuches der rumAnischen Sprache und der
Herausgabe eines rumilnisch-deutschen Wdrterbuches hervorgehoben wurde.

Dr. Alexandru Dutu schilderte in seinem Aufsatz Neuere Forschungen zur vergleichenden
Literatur Slldosteuropas in RumAnien" den in Ietzter Zeit durch die Verdffentlichung einer
reichen Fachliteratur auf dem Geblete der vergleichenden Literaturforschungen verzelchneten
Fortschriftt, wobei der besonders tAtige Beitrag der rnminischen Forscher zur KrIstallisierung
von Wertungskriterien des literarischen Werkes gewiirdigt wurde.

Zum Abschluss der Debatten ergriff Akadetniemitglied Emil Condurachi des Wort,
den Meinungsaustausch zwischen den Wissenschaftlem beider LAnder und dessen Rolle zur
Durchsetzung einer regen Zusammenarbelt in der Zukunft hoch einschatzend. Prof. Dr. Gumpel
und Prof. Stibaescu haben ihrerseits die Ergebnisse und die Bedeutung der Arbelten des
Symposiums fiir den welteren Verlauf der Sildosteuropa Forschungen Irn Interesse des Friedens
und der ValkerverstAndigung als fruchtbringend erachtet.

Cristina Fenefan

ECHOS DE L'INSTITUT DES ETUDES SUD-EST EUROPEENNES

Bucarest, Juillet 1979 Juin 1980

I. ETUDES ET RECHERCHES ACHEVÉES EN 1979

Trataial de istorie a Romdniel (Traité d'histoire de la Roumanie), vol. IV (XVII° siécle),
rédacteurs en chef E. StAnescu, V. CAndea; y ont collaboré cette année E. StAnescu et
Al. Dutu, qui ont également rédigé plusieurs chapitres et sous-chapitres du dixième volume de
ce traité, consacré à l'Histoire de l'historiographie. Une équipe comp oste de: Olga Cicancl,
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C. Iordan Sima, Anca GhiatA, a travaillé sur plusieurs chapitres du Traité d'histoire universelle
(Tratatul de istorte untversald), vol. II. D'autre part. L. Marcu a rédige plusieurs chapitres
du deuxième tome de l'Histoire du droit roumain (Istoria dreptului romdnesc), couvrant
la période 1750-1948. L'Histolre de la Dobroudja (Istorta Dobrogei), vol. IV (depuis le
XV° siècle 1878) a eu pour auteurs L Matei, Anca GhlatA, Mustafa Mehmet, Cristina
Fenesan. Elena Siupiur et ses collabomteurs ont préparé une Bibliographie roumaine des
relations roumano-bulgares et la bibliographie des relations artistiques roumano-bulgares
( Bibliografta rorndneascd a relajiilor romdno-bulgare i bibliografia relajiilor artistice romdno-
bulgare). On dolt A Emrtnuela Mihut la terrninologie latine et la terminologie byzantine dans
le vocabulaire juridlque des Basilicales (Terminologia latind fi terminologia bizardind in voca-
bularul juridic din Basilicale), cependant que Eugenia loan s'est occupée de la pensée
socio-politique en Yougoslavle aux XV° XVII° siècles (Gindirea social-politicé lugoslavit
in secolele XV XV II ), alors que Anca Tanasoca a étudié certains aspects de Phistorique
des recherches sud-est européennes en Roumanie, avec un regard particulier sur les rapport&
des Roumains avec les Slaves méridionaux au moyen Age (Din (aorta cerceldrilor sud-est
europene In Romania. Cercetdri privind legdturile romdnosud-slave In evul mediu). A. Pippidi
a Mum' un apport à l'histoire de la bibliothaque des Maurocordato (Contra:4U la istoricr
bibliotecti Maprocordatilor) et N. Tanwca a examiné les rapports roumano-bulgares
l'époque du royaume des Assénides et la position de ce royaume dans le contexte inter-
national (Din istorta relajiilor romdno-bulgare. Regatul bulgaro-vlah al Asdnestilor i pozijicr
tut internat(onald). Les circonstances et les étapes de la conquate ottomane du Banat ont
été approfondies par Cristina Fenesan (Cucerirea Banatului de cdtre otomant. Condtlit st
etape). Enfin, Eugenia Ioan a donna la seconde partie de son ètude sur les voyageurs you-
goslaves dans les Pays roumains de la première moltié du XIX° stack (Cdidiort jugoslavt
in guile romdne In prima jumdtate a secolulut al XI X-leapartea a II-a): Cornelia Danielo-
polou et Lidia Démeny se sont occupées de la ville danubienne de Braila en tent que port.
international (Brdila port international 1829-1878); t. Vital creusa Phistoriographie de
la Petite-Entente et de l'Entente Balkanique ( Probleme de istoriografie privind Mica Intele-
gere i Injelegerea baleanied) et V. Hurmuz, celui des rapports roumano-yougoslaves dans
Fintervalle des années 1938-1944 (Relaiiile romano-iugoslave hure anti 1938-1944).

11 convient de mentionner, en outre, les ouvrages suivants: Cornelia Danielopolu-
Papacostea, Intelectualit romdnt din Principaie si cultura greacd, 1821-1859 (Les intellectuels
roumains des Principautés et la culture grecque, ), Bucarest, éd. Eminescu 1979; Etudes
bgzantines d post-bgzantines, I, Bucarest, ed. de l'Académie de la République Socialiste de
Roumanie, 1979 ouvrage d'éguipe paru par les soins de: Eugen StAnescu et Nicolae Ser-
ban Tanasoca.

II. SÉANCES DE COMMUNICATIbNS

A. DÉBAT THÉMATIQUE

Débat sur le thame de l'histoire des mentalités (février, 1980). L'intérat éveillé par ce débat
forme de manifestation scientifique tendant A se charger de la valeur d'une tradition

dans la vie de l'Institut tenait de son caractère pluridisciplinaire, entrainant dans la
discussion des historiens de la littérature, des archéologues, des linguistes, des historiens de la
vie politique. Ce fut la contribution d'Alexandru Dutu qui ouvrit le débat. Celu-ci devait
enregistrer des vues sur la mentalité en général (avec des exemples pris chez les chroniqueurs
roumains CAtAlina Velculescu), sur le mental collectif saisissable dans les lettres roumai-
nes du XVIe siècle, sur le rapport existent entre le document écrit et le métalangage (Alexan-
dru Niculescu), sur le lien entre les modifications de langage et de mentalités (Elena Toma),
sur la relation entre le mental et l'idéatique (Eugen StAnescu), sur la langue de la génération
des années 1848 (Emil Vrabie et Jiirgen Erfurt), sur le rapport individu-société tel qu'il se
dégage de la littérature antique (Zoe Petre), sur l'image du bon roi dans la culture euro-
péenne (Florin Constantiniu) et dans celle ottomane (Mihai Maxim), sur la richesse des don-
nées concemant le comportement caractérisant la Littérature ottomane (Mustafa Mehmet).
Plusieurs interventions ont enrichi la discussion, grAce à Mihrti Vornicu, Paul Cernovodeanu,
Florentina CAzan. Toutes ces contributions ont permis Papprofondisssement de la recherc.he-
portent sur un domaine aussi riche que celui des états d'Ame, des attitudes mentales, de la
psycho-histoire.
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B. SÉANCES ORDINAIRES DE COMMUNICATIONS

Il convient de mentionner en tout premier lieu la séance consacrée i la mémoire du
professeur Mihai Berza. L'activité et l'ceuvre du regretté directeur de l'Institut ont été évoquées,
avec la mise en lumiere de son apport aux progres de la science historique et de la culture
roumaine, par les trots communications suivantes: Eugen Stiinescu, Méthodes d science histo-
rique dans Neuvre du prof. M. Berza; Tudor Teoteol, L'apport du prof. M. Berza d l'étude
de l'histoire universelle; Anca Tanasoca, La contribution du prof. M. Berza el l'histoire natio-
nale.

Les résultats de l'invatigation poursuivie par une équipe de chercheurs utilisant la
méthode de la cliométrie ont été recemment présentes par Elena Slupiur, sous le titre: L'in-
tellectuel roumain au XIXe Mete typologie sociale. Dignes d'étre mentionnées se sont avé-
rées aussi les communications de Zamfira Mihail sur les Eléments aroumains de la langue
bulgare et d'Elena SciirlAtoiu, intitulée Contributions d l'étude du lexique propre au dialede
aroumain.

C'est toujours sous cette m6me rubrique qu'il convient d'inclure le paragraphe consacré
aux quatre tables rondes organisées par l'Institut 4 l'occasion des visites de quatre person-
nalités eminentes de la vie scientifique, A savoir: E. Turczinski (R.F.A.), V. Trajkov (R.P.B.),
Zinaida Oudalzova (U.R.S.S.), H. Seaton Watson (U.K.), qui ont eu l'amabilité de donner
des exposés sur les progres des etudes sud-est europeennes dans leurs pays, sur la structure
particuliere de leurs instituts de recherche, sinsi que sur certains aspects de leurs recherches
personnelles.

III. PARTICIPATION A DES RÉUNIONS SCIENTIFIQUES ORGANISÉES A BUCAREST
OU AILLEURS EN ROUMANIE

Il est inevitable que cette rubrique présente des lacunes, car on ne pourra pas enregis-
ter absolument toutes les manifestations scientifiques nationales et internationales tenues
en Roumanie (meme seulement it Bucarest) auxquelles les membres de l'Institut ont pris
part durant ces douze derniers mois. En voici done seulement quelques-unes:

Le colloque sur le theme : Le stade actuel el les perspectives de la recherche du Sud-Est
européen en Roumanie el dans la République Pédérale d'Allemagne. 11 s'agit d'une manifes-
tation organise en collaboration par la Siidosteuropa Gesellschaft de Munich et notre Institut
sous les auspices de PAcadérnie des sciences sociales et politiques de Bucarest et de PAsso-
elation Internationale d'études du Sud-Est europeen, dans le cadre des Jours consacrés A.
la culture de la R. F. d'Allemagne (17 avril 1980). Les details sur le déroulement de ces
travaux figurent dans le compte rendu signé par Cristina Fenesan.

La session nationale consacrée au centenaire du Musée de Constants' (6-8 novembre
1979). Les membres suivants de notre Institut ont présenté des communications it cette ses-
sion: Olga Cicanci, Données relatives d la Dobroudja dans l'Histoire d'Athanase Conuzine Ypsi-
lanti; Anca Ghiatii Coordonnées de la Dobroudja dans Phistoire roumaine les constantes
historiques el dhniques; Eugenia loan, Un voyageur yougoslave de la première moitié du XIXe
sitcle.

Le colloque national et pluridisciplinaire d'histoire de la civilisation rurale du peuple
roumain, sous le générique: Ancienneté, continuité el unitè de l'histoire de la civilisation rurale
en Roumanie (Sibiu, 23-25 février 1980), auquel Zarnfira Mihail a donne un exposé sur les
Structures ethnolinguistiques de l'inventaire agricole roumain dans la perspective comparatiste
sud-est européenne.

IV. ACTIVITÉS A L'ÉTRANGER

Y ont participé au IV Congrès international des dudes sud-est européennes (Ankara,
13-18 ao6t 1979) Ion Matei et Mustafa Mehmet avec le co-rapport: Les Pays roumains
dans les chroniques ottomanes et Eugen StAnescu avec une communication sur La Valachie
ella crise de l'Empire ottoman au début du XlVe siècle.

Au colloque sur L'htstoire socio-économique de Byzance aux V1116 IX' siècles
(Hartenstein, R.D.A., octobre 1979), le prof. Eugen StAnescu, représentant notre Institut, donna
une communication intitulée Les 10 exactions * de l'empereur Nicéphore Pe. Y a participé suss!
Emanuela Mihut avec une communication sur La terminologie juridique de Nomos Georgikos;
Quelques remarques.
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Le Congrts internalional de littErature comparée Innsbruck (aotit 1979) compta parmi
ses participants la personne d'Alexandru Dutu, élu A cette occasion mernbre du Bureau de
l'Association Internationale de Litterature Comparée (Arno (v. le compte rendu de cette
Importante manifestation scientifique dans le no 1/1980 de notre revue).

Une session de travail du Bureau de l'AILC s'est tenue les 6-13 avr111980 a l'Uni-
versity of North Carolina, Chapel Hill, aux Etats-Unis. Entre mitres decisions adoptées par
les membres du Bureau, 11 convient de retenir celle concernant le prochain Congres de Mt&
rature comparée, prévu pour avoir lieu A New York en aota 1982. Deux themes seront sou-
mis aux débats lors de ce Congres, A savoir: les Problemes d'ensemble de l'histoire late-
rake o et la Poétique comparée o.

Alexandru Dutu participa aussi A un colloque organise par la Studienkreis f6r Kultur-
beziehungen in Mittel und Osteuropa (Passau, 22-27 septembre 1979), sur le theme s La
correspondance en tan1 que source de la recherche des relcdions culturelles s. Alexandru Dutu y
traita du caractere politique des lettres adressées A l'étranger par les Roumains durant la
première parte du XIX° siècle (le compte rendu du colloque dans le no 1/1980 de cette revue).

Au Great Britain East Europa Centre de Londres, le 27 mars 1980, Alexandru Dutu
a donne une confére,nce intitulée A centennial of Romanian-British diplomatic relations.

Le Ille Congrts international de turcologie (Istanbul 24-29, octobre 1979) compta
parmi ses participants les membres suivants de notre Institut: I. Matei, Mots roumains
el turcs nouvelles contributions s et s Rapports entre les savants roumains d tuns aun
XVIII' XIX siecles o; Mustafa Mehmet, s Les chroniques roumaines relalives A la
ccunpagne du Prut (1711) ..

Nous allons clAre l'enumeration des participations de nos collegues aux manifestations
scientifiques internationale,s en mentionnant également la contribution de L. Marcu au Sym-
posium international de folklore balkanique Ohrid (juillet 1979) avec l'expose intitulé L'Echo
de la lutte pour la liberté de la Macédoine dans la littérature des Vlaques balkaniques.

e e

Notons, pour finir, la presence aux cours d'été internationaux de langue, littérature et
civilisation grecque, tenus a Thessalonique en aofit 1979 de notre collegue C. Iordan Sima,
qui a pu suivre cette année encore les-dits cours grAce it une bourse accordée par les organi-
sateurs. De son c6b1, CAtAllna VAtilsescu a pu suivre avec un Mel profit les cours de langue
serbocroate organises par le Centre Vuk Karadlie de Belgrade (1-20 septembre 1979). Ces
deux collegues ont effectué aussi un voyage d'études en Yougoslavie et Bulgarie. Son séjour
A Skopje, dans l'intervalle compris entre le 15 octobre et le 5 novembre 1979, devait per-
mettre A C. Iordan Sima de poursuivre des recherches aux Archives Macédoniennes, Rind
quilt la Bibliotheque de l'Institut d'histoire nationale de cette meme ville. De son Ott,
G4tAlina VAtiLsescu travailla entre le 19 november et le 9 décembre 1979 dans les différentes
bibliotheques de Sofia (celle de l'Académie, de l'Institut d'études balkaniques et la Biblio-
theque Cyrille et Méthode). Ces inve,stigations ont donne de riches resultats, tout comme
celles de N. S. Tanasoca qui, sur une invitation de l'Université de Strasbourg, a pu tmvalller
pendant un mois dans les bibliotheque de cette ville et de Paris, participant egalement
aux séminaires d'histoire byzantine fonctionnant dans le cadre des-dites universités, avec des
interventions et un exposé sur Les Roumains dans les sources byzantines.

Anca Tanagoca
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VIRGIL CANDEA, lialiuttea dominant& Contribulii la istoria umantsmului romdnesc (La raison
dominante. Contributions A Phistoire de l'hutnanisme roumain), Cluj-Napoca, Ed. Dacia,
1979, 381 p. + 1 U.

L'inlassable ehercheur de la création intellectuclle sud-est européenne Virgil CAndea
auquel en dolt également l'initiative de l'édition des ceuvres complétes du grand érudit
Démétre Cantemir a réuni dans un intéressant volutne une succession d'études touchant
l'apparition et les formes de manifestation de l'humanisme dans la pensée et la culture rou
maine anclenne. En relevant Papport particulier de deux éminents lettrés, le logothéte Udriste
NAsturel et le spathaire Nicolae Mliescu à l'univers spirituel roumain du XVII° siècle, l'au-
teur cherche à saisir les caractéristiques de cet humanistne, à établir son historire, à l'intégrer
aux courants d'idées dominantes dans la Péninsule Balkanique de l'époque.

Se penchant sur la maniAre de pénétrati on des idées humanistes dans les pays romnains,
l'auteur s'applique à démontrer que ceux-cl, qui ont évolué dens un cadre idéologique diffé-
rent de celui de l'Europe occidentale et centrale ont réagi autrement au grand courant de
pensée de la Renaissance. Au début, l'on constata une réserve justifiée par l'engagement poli,
tique et spirituel roumain dans une mitre aire de la pensée européenne, dominée par les
canons byzantins, nulle contamination du catholicisme sur le plan doctrinaire n'étant per-
misc. Les lettrés roumains n'ont pas ignore l'humanisme, mais ils ont procédé avec eircon-
spection quant à l'opportunité de son adoption.

Ce n'est que lorsque les premiers indices de la &cadence de l'Empire ottoman suzerain
commeneérent à se manifester at A l'hori7on politique se dessiner la présence des représentants
d'autres forces expansionnistes les Habsbourg et les tsars que les Moidaves et Valaques
leur opposérent des armes de l'arsénal idéologique occidental, l'humanisme faisant son appall
tion dans l'espace rournain avec une précipitation qui démontralt avait gertné sur un sot
fertilisé par des idées déjà connues aux lettrés roumains. Mais 11 n'est pas moins vrai que
la période où s'affirma l'humanisme roumain fut celle de la Contre-réforme, de l'essai d'un
aggiornamento s de l'Eglise catholique, préoccupée de donner à scs adversaires une image

nouvelle, plus pure* et plus humaine tt la fois. On ne saurait sous-estimer à cet égarci la
diffusion des lettres * latines et la contribution sur le plan spirituel, surtout dans les dotnal
nes de l'éducation et de l'instruction, des missionnaires catholiques dans les pays roumains
au XVIII° slécle. Virgil CAndea aborde avec compétence ces aspects de l'huntanisme rou-
main qui atteignit à l'apogée au temps des Cantacuztne et des Brancovan, aprés que les
jaions en fussent posés sous le règne de Matei Basarab et Vasile Lupu, promoteurs de Pen-
scignement classique à Tirgoviste et Jassy. Apt-6s une courte présentation de la pléiade des
écrivains des pays roumains dont l'idéologie révélait des caractéristlques humanistes,
savoir Grigore Ureche, Miromi Costin, les deux Cantacuzène (le postelnic et le stolnic *
ou bien Démétre Cantemir, l'auteur se penche sur la contribution particulière apportée dans la
sphére spirituelle par Udriste NAsturel, le &miler promoteur culturel du slavonisme chez les
Roumains, langue de chancellerie dans laqaelle celui-ci n'hésita pas à traduire du latin ¡mi-
talio Christi, soulignant en méme temps l'apport de Nicolae Milescu, le premier traducteur en
roumain d'un texte philosophique classique, Le traité de la ratson dominante.

Virgil CAndea examine flnement les particularités de l'humanisme roumain où l'affirma-
tion de l'origine latine, de la noblesse et de la civilisation antique, héritées par le pcuple
roumain, des vertus do la langue commune, de l'esprit critique dens les problétnes éthiques,
religieuses ou politiques et, en fin de compte, des idées de la glorification de la patrie repré
sentent ses traits caractéristiques et dans certains cas inéme spécifiques. Un chapitre du Ilu re
porte sur la conception et les efforts d'Udriste NAsturel visant la promotion insolite d'un
humanisme roumain en slavon. Une étape de cet effort intellectuel en fut, certes, l'élabora-
tion de l'avant-propos du Penttcostar a Mayon de Tirgovi4te (1649) oil le lettré vaiaque fait
appel à l'autorité de certains auteurs classiques de la taille d'Homer, Aristote, Strabon, Sat-

Penlicostar=.-recueil des prières pour le temps qui s'écoule entre PAques et la Pentee6te.

REV. gTUDES SUD-EST EUROP.,XV111,4, P. 763-779, EUCAREST, 1980
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III aurait été intéressant de mentionner à propos du spathaire Alilescu le fait qu'en
décembre 1669 11 se trouvait de nouveau A Constantinople oa 11 s'était lié d'amitié avec le
chapelain de l'ambassade d'Angleterre, le lettré théologue anglican Thomas Smith, A l'inten-
tion duquel 11 a transmit meme en grec, en slavon et en roumain le texte de la priére s Notre
pere et du Credo seulement en roumain, ainsi que les 46 signes de Palphabet roumaln
caracteres cyrilliques, cf. Paul Cernovodeanu et Olga Cicancl, tir1 not despre spdtartil
Nicolae Milescu ;I retal 111e lui cu ieologul anglican Thomas Smith (Nouvelles informations sur
le spathaire Nicolae Milescu et ses rapports avec le théologue anglicain Thomas Smith dans

Biserica ortodoxA románA *, LXXXIX (1971), nos 3-4, -,p 326 334.
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tone, Platon, ou Plutarque, désirant démontrer que les valeurs de l'antiquité peuvent are
diffusées non seulement en grec et en latin, mais aussi en slavon sacré. Virgil CAndea releve
également qu'Udriste Nfisturel n'a pas contesté pour autant le réle de la langue roumaine dans
les écrits de son temps, la traduction du roman haglographique d'inspiration orientale La
vie de Barlaam el de Josaphal dans Pidlome natal constituent précisément cet aspect de son
activité mise au service de l'élévation de la langue de ses ancétres au rang qui lui était def.
Bien que l'auteur du livre reeonnaisse ce mérite d'Udriste, U n'hésite pas à soutenir que
l'ceuvre de l'humaniste roumain mentionné refiete dans son ensemble un effort d'affirmation
sur le plan spirituel admirable mais vain effort du slavonisme, car les prémisses du
développement de la culture dans la langue nationale avaient été déjà créées et le processus avaít
acquis un mum irreversible.

Un antra représentant marquant de l'humanisme roumain le spathaire Nicolae Milescu
¡emit aussi de l'attention de l'auteur. SeIon lui, les écrits de Milescu s sont caractéristiques pour
le renouveau intervenu dans la culture roumaine du XV Ile siècle, PapparitIon des preoccupations
et idéanx lalques, l'affIrmation et Pinstauration progressive de ces idéaux s. La realisation
la plus importante de Milescu dans l'esprit des idées humanistes a été constituée, eertes, par
sa traduction en rournain de L'aneien Testament. Virgil CAndea dimontre par des arguments
et preuves indubitables de sources que Milescu a traduit à lui seul, pour la premiere fois,
cette importante partie de la Bible en roumain, sa traduction constituent une transposition
spéciale, completernent différente quant aux buts, A la méthode et A l'effort, des traduc-
tions partielles antérieures Le lettré roumain a utilise avec priorité l'édition grecque parue.

Francfort-sur-le-Main en 1597, due probablement à l'érudit philologue protestant Friedrich
Sylburg ou à son confrere Franz Junius, considéré comme l'une des plus sérieuses versions des
textes sacrés par rapport it d'autres traductions de l'époque, en latin (une édition officielle
Vulgate) ou en slavon (sur Pinitiative du kneze Constantin d'Ostrog en 1581). L'ceuvre d'in-
contestable valeur de Milescu fut amplement utilisée, comme le démontre par une laborieuse
arguinentation V. CAndea, A Pélaboration de la premiere edition complete de la Bible tra-
dulte en roumain par les frères Radu et Serban Greceanu et imprimée à Bucarest en 1688
par la sollicitude du prince Serban Cantacuzene. L'Incontestable mérite de Milescu, relevé dans
les pages du livre analyse, c'est d'avoir introdult dans la litterature roumaine du temps une
edition protestante de la Bible s qui porte rempreinte du criticisme lutheranien et la division
intérieure due au protestataire de Wittenberg

Un autre chapitre intéressant du livre de V. CAndea touche la traduction par Milescu
du tralté De la raison dominante, la premiere muvre philosophíque publiée en roumain (1688).
Celle-ci n'est pas due à Flavius Josephe comme II a été longtemps suppose, mais à un érudit
d'Alexandrie du temps de l'antiquité, homme de langue et de culture grecque, adepte de la
philosophie stolque, mais en meme temps Miele à la tradition hébraique. L'ouvrage constitue
un plaidoyer pour le triomphe de la raison; l'étrange syncrétisme entre les elements de la pensée
grecque et ceux de la doctrine judelque constItue la caractéristique de cette ceuvre appartenant

l'aire de culture hellénistique mats qui a joul d'une vive appreciation autant pendant le
moyen Age qu'll l'époque de la Renaissance. 11 a figure également dans l'édition protestante
de la Septuagirtta, publiée à Francfort-sur-le-Aiain en 1597, étant traduite en roumain par le
spathaire Nicolee Milescu A Constantinople dans les années '60 du XVIIe siecle, lorsqu'il
remplissait les fonctions de I kepukehale * du prince Gregoire ler Ghica A la Porte Ottomane 1.
Le texte du tralté De la raison dominante introduit dans In Bible de Bucarest (1688) fut réédité
ensuite également par Samuel Mien dans la Bible de Blaj (1795) et puis par l'éveque Philetke
de BuzAu en 1854, pour etre rappelé également en des termes élogieux par le lettré Timotei
Cipsuiu. Comme le soullgne Virgil CAndea qui comble une lacune de Phistorlographie
raire roumaine qui n'a pas accordé Patteation due A cet important apport culturel de killesc u
le traité mentioné constitue un document important pour les débuts de la philosophie
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Relativement à la vision hnagologique de l'Empire ottoman en Angleterre an XVII'
siecle, voir Futile ouvrage éclit6 par Berna Moran, Titrklerle Ilgul ingillzce yayinlar biblio-
graf yast Onbesinci yazylidan onsekfzinci yüytla kadar (La bibliographie des publications anglaises
concemant les Turcs depuis le XV' jusqu'au XVII' slacks), /stanbul, 1904, 170 p. + pl.
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roumaine s car lh version mentionée De la raison dominante représente un épisode caracté-
ristique de la période de renouveau huntaniste et laique, de noire culture ancienne s. L'auteur
du livre restitue à Milescu encore un autre texte, attribu6 dans le passé soft aux freres Gre-
ceanu, soit au métropolite Dosithée, à savoir l'épigramme grecque en matre antique A la glorie
de David, traduite en roumaln d'aprés l'éciltion citée de la Septuaginta (1597) et qui, interpolée
dans le texte biblique lui-méme, démontre qu'au XVII° siècle la préoccupation culturelle du
traducteur l'a emporté sur le scrupule théologique.

Virgil Candea consacre un ample article A s Pintellectuel sud-est européen du XVII'
stecle s. De par l'éducation, l'information, Phabitude, de la Wield= et le rale social, Phttel-
lectuel des Balkans pouvait mleux comprendre a l'avis de l'auteurle sens de revolution his-
torique et participer souvent aux événements, entreprenant des actions de longue durde
ayant une perspective qui le reliait 6troitement, pour ce qui était des intentions on idéaux,

l'époque moderne. Suivant Virgil CAndea, Pintellectuel du sud-est de l'Europe plus proche
du monde oriental, Jerusalem ou le Caire, que de Vienne et Rome est le prodult d'une
époque de crise, celle de l'Empire ottoman, glissant sur la pente du déclin jusqu'A son irreme-
diable fin, deux slecles plus tard, L'auteur souligne ég,alernent le fait qu'en Europe du sud-
est les cultures nationales se sont développées dans une ambiance particulière qul a eu pour
effet, comme suite de Péchange d'idées ou de contaminations d'ordre intellectuel, une parti-
cipation active aux structures et aux styles tellement différents de POrient et de l'Occicients,
Les conclusions intéressantes qui se détachent de Penquéte menée par l'auteur aVec compé-
tence et minutle révélent en premier lieu le nombre réduit d'intellectuels sud-est européens
constituant une minorité parmi les populations respectives; une bonne part d'entre eux fat-
saient partie du clergé, étant attachés A la tradition de l'Eglise; la tendance conservatrice était
encore plus accentuée parmi les lettres musulmans; dans l'orientation idéologique ils devaient
manifester, soit-il méme formellement, le respect envers les institutions religieuses, eomme
dens les actions politiques ils étaient oblig6s à tenir compte, dans la mame mesure, de l'ordre
constItué. Bien que les intellectuels des Balkans du XVII' siecle eussent reflété, à l'avis de
V. Candea, I le portrait le plus ancien des (intellectuels) modemes o, ils se distinguaient par une
sincere soli d'innovation, par la soil de culture, l'attention accordée aux problemes de la so-
ciété dans laquelle ils vivaient, soft leur civisme s, l'intérét plus marque pour la philosophie
pratique que pour celle speculative, la capacité d'adapter l'éthique aux nécessités immédiates
et de solutionner les problernes essentiels par une habile utilisation des contingences et en
fin de compte s la rnise en valeur sur le plan regional des courants et philosophies importés.

Dans la derniere partie de son ouvrage, V. Candea fait de judicieuses appreciations
l'adresse de Phistorlographle de l'humanisme roumain, de date relativement récente, car les

réticences des hommes de science et de culture roumains qui doutaient au début de l'exis-
tence d'un tel courant, ont disparu peu à peu grace aux recherches mathodiques et aux
découvertes étroltement 116es dans un ensemble coherent d'idées. 11 convient de relever
juste titre la contribution apportée sur ce plan par N. Iorga, P. P. Panaitescu, Tudor Via=
et d'autres personnalités culturelles de nos jonrs. D'une hypothése de travel/ comme le
fait remarquer V. Candea Phumanisme roumain a réussi pendant un intervalle relative-
ment court A occuper la place qui lid était due dans l'histoire de la culture roumaine. De la
bonne connaissance de ce mouvement de pens6e et de creation spirituelle depend Quasi
l'approfondissement de certains traits de pensée et d'attitude envers le monde et la vie qui
définissent la forma mentis roumaine o.

Le nouvel ouvrage de Virgil Candea Raliunea dominanA paru dans une edition 616-
gante et ponrvu d'illustrations suggestives, d'un index et d'un résumé en anglais, se fait
remarquer par Parudition, la logique impeccable et la mattrise de l'argumentatIon dans le
cadre du plaidoyer passionée et intelligent mis au service d'un sujet tenement attrayant
et important de la culture roumaine ancienne.

Paul Cernimodeanu
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1 D. liedakovie, O srpskom baroku (Le baroque serbe), Belgrade, 1971, p. 68.
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DINKO DAVIDOV, Cpnoca epaOuna XVIII eeica (Vert graphique serbe au XVIII° siècle),
Matica Srpska, Nov! Sad, 1978, 456 pp. + 412 ill.

La partition du volume consacre à l'art graphique serbe au XVIII° siècle est un évé-
nement scientifique. Bien que jusqu'A present la littérature specialisée compte dejit bon nombre
d'ouvrages consacres aussi bien A Petude minutleuse des diverses xylogravures qu'A des syn-
theses de PhisLoire des arts plastiques en Serbie, D. Davidov vient completer cette riche
vue d'ensemble. En effet, depuis une vingtaine d'années notre auteur a pris pour l'objet
d'une recherche approfondie la gravure serbe tout specialement, ce qui l'a conduit à depister
et it identifier des ceuvres encore ignorées, tout en soumettant aussi à une analyse rigoureuse
l'ensemble de la creation serbe dans le domaine de la gravure au XVIIle siècle. Le present
ouvrages a éte dedie aux Editions oMatica srpskai pour Panniversaire de 150 ans depuis
sa fonclation (1826).

Abordant Phislorique de l'art graphIque serbe, Pauteur en fait remonter ses origines
au moment de la fondation it Cetinje d'une linprimerie, en 1494. Ce fut le hiéromoine
Macarie qui creusa dans le bois les illustrations du premier livre serbe imprime. La
gravure sur bois serbe du XVI° siècle devait influer sur le developpement de
l'imprimerie et des arts plastlques dans d'autres pays aussl (Houmanie, Grèce, Bulgarie
et }tussle). Au XV Ile siècle se multipilaient, graves sur bois, notamment les images des con-
vents athonites, et en tout premier lieu celle de Chilandari. A la suite du dipleme par lequel
l'empereur Leopold autorisait, en 1696 ce dernier monastère à prélever des aumenes desti-
flees à sa subsistance dans les villages de la Hongrie merldionale, sous la juridietion de la metro-
polie de Sremski Karlovci, les moines pelerins distribuaient, en échange, des gravures a l'image
de Chilandari.

Parmi les premiers gravures du XVIIIe siècle dont les noms ont éte conserves pour la
postérite, l'auteur etudie les ceuvres de Nicola Popevie (1703), Georges Nikolid (1706),
Stephane Lukie (1712), qui nous a légués 10 icenes, avec, entre autres, la célèbre Deisis
avec St. Simeon et St. Saya. A cette galerie de maltres tailleurs du bois se rattachent éga-
lement les noms de Jacob Srbin (avec son icene de Ste Barbara) de 1778 et Ruvin Néna-
dovié (avec son image de la métropolie de Pee).

Les commencements des eaux-fortes en Serbie sont redevables au patriarche Arsène
III, qui commanda A Vienne les planes nécessaires. Son successeur, tsaIe Cakovid, devait
faire venir de Vienne, également, les premiers Thrène et Antiminsion s, en 1708. L'eau-
forte de Jean Chrysostome de 1709, due à Ivan Zubov, suivie de la Vierge de Cernogorsk
(1725) du moine Gabriel passent pour les premières ceuvres serbes du genre. C'est le patriarehe
Arsène IV Jovanovie qui est considéré comme le mécene à l'origine de l'épanouissement des
arts décoratifs en Serbie et surtout de celui des eaux-fortes.

Une bonne partie de la monographic qui nous occupe est consacree à l'activité des
deux grands graveurs serbes du XVIIIe sleek, Chrystophore Zefarovié et Zacharija Orfelin.
Originaire de la Macedoine meridionale, le premier, bien qu'ayant commence par appren-
dre la peinture (il y a mème des églises peintes par lid), devait se donner, après 1737, entiè-
rement à l'art de l'eau-forte, surtout du moment oil le patriarche Arsène IV Jovanovie le
prendm sous sa haute protection. Sa première gravure, remontant it 1741, a été une image
de St. SaN a et des mitres saints de la maison des Némanides. C'est à Vienne que Partiste
faisait Imprinter ses gravures. De retour d'un pèlerinage A Jerusalem, il grava une autre
image, A savoir celle des Guerisons miraculeuses de la Vierge Marie, flat& de 1745, et que
D. Davidov considere représenter o un sommet de l'art plastique des Balkans o (p. 148).

L'auteur de ce volume procede à une ètude très poussee des sources d'inspiration de
H. 2efarovie, ainsi que de la diffusion de son ccuvre. Notons qu'en 1741, celui-d faisait paraf-
tre s l3e6 sa Stemnicnografija, faisant pendant à l'ouvrage qu'avalt publie auparavant Paul
Ritter \Item\k, Stenimalographia slue armorum illiricorum delineeffo, descriptio el reslitulio,
Vienne, 1700. Dans la serie des planches gravées pour cet ouvrage par H. 2efarovi6 figurent
aussi les armoiries de la Dacie (f. 216), la Moldavie (f. 276), la Transylvanie (f. 38), la Vala-
chic (f. 39 b), la Scythie (f. 33), la Romania (= la Romnélie, n.n.) (f. 316). Fideles A la
bonne tradition baroque du XV 11° sleek, ses gravures se remarquent par leur intention expres-
sément patriotique. Il parait, du reste, que la gravure est bien la branche la plus expressive
du baroque serbe: c'est elle qui aura contribué A la cristallisation d'une variante serbe du
baroque 1.

L'autre grand maltre de la gravure serbe, Zacharija Orfelin, est duffle sous le meme
jour par D. Davidov. Tout d'abord, II note les longs &bats &ironies autour de son nom,
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considéré par la plupart de ses exegetes comme un pseudonyme. Plusieurs hypotneses y ont
été formulees. Pour notre part, nous lcur ajouterions celle d'une étymologie roumaine, partant
du terme roumain orfelin (origine plus vraisemblable A notre avis que celle suggéréo par Tiho-
mir Ostoljé, qui fait deriver son nom du français Orphelln nom d'un graveur du XVII°
siècle). Notre hypothese repose sur le fait que qui est né â Vucovar, au bord cht
Danube, ayant habité et travaille ensuite A Carler.iti, travailla également à Timisoara et
Nov! Sad. Plus tard, en 1746, on le retrouve à Venise, ce tyrant A l'imprimerie de Dimitrije
Théodosia; au cours des années 1767-1770 II y fera méme l'office de reviseur. On peut
classer l'ceuvre de Z. Orfelin en: a) Gravures-icenes, s AntIminsion*, images des différents
monasteres, exécutées dans l'intervalle des années 1758-1782, parrni lesquelles 11 convlent
de distinguer tout d'abord le portrait de St. Lazare, le linen des Serbes (1775); b) Livr
graves (bakrorezne knijege), période 1757-1778, dont Novaja I osnovafelnaja slaveno-serbsiaja
kallgraftja, Sremski Carlovci, 1759, 30 ff. et Slavenska I oalahijsAa kaligrafija, Srernski Carlovci,
1778, 17 ff. passent pour les plus précieux. A retenir quant it ce demier ommge que la
bibliographie de D. Davidov ne ment1onne que les exemplaires de la Bibliotheque Nationale
de Belgrade et de la bibliotheque des Editions s Matica srpska , or la Bibliothéque de l'Aca-
(Nude de la R. S. de Roumanie compte elle aussi quelques exemplaires; c) Gravures-illustra-
tions de différents livres et notamment celles d'une Histoire de Pierre Je Grand imprimée
Venise en 1772 (67 gravures).

Pour notre part, nous estimons que la gravure serbe a également conserve la tradition
de ces e iconologies s si nombreuses au XVII° siècle (celles de Cesare Ripa, de Vicenzo Car-
tar!, par exemplc). On la retrouve dans des ouvrages tels: Ilhica I jeropolllica, iii filoso-
((ja nravou6ieljnaja (L'éthique et la hieropolitique ou la philosophie des bonnes manieres).
Vienne, 1774 et tout particulièrement dans (Miroir de la sagesse), dont D. Davidov
n'en fait aucune mention, mais qui figure en un exemplaire A la Bibliotheque de l'Académie
Roumaine, exemplaire illustré par Orfelin.

La qualité technique de ces gravures était assurée par l'habileté de quelques maltres
artisans comrne ce T. Messmer qui transposait sur cuivre les dessins de H. 2efarovid. Grace
aux excellentes possibilités techniques dont disposaient les typographies de Vienne et de
Carlowitz à l'époque, la gravure serbe devait se situer au niveau de celle centre-européenne.
Au point de vue stylistique aussi elle est susceptible de s'encadrer en bloc dans la meme
maniere de concevoir et de composer un portrait ou une scene sans qu'elle perde il va
de sol l'empreinte spécifique de la personnalité de cheque grand artiste.

Pour l'histoire des mentalités dans la Sud-Est européen, le rapport texte-image reflété
par la gravure serbe du XVIII° siecle s'avere des plus éloquents. En effet, d'une part, ses
créateurs se sont révélés des artistes novateurs des moyens d'expression, mais d'autre part,
leur oeuvre a fait office de relais pour la diffusion, en Europe d'est et du sud-est, des types
de representations en vogue dans les pays occidentaux.

II convient de souligner aussi l'intérat qu'on accorde en Yougoslavie à l'élaboratIon
d'une histoire e totale. du livre. Des recherches minutieuses sont pratiquées â cet effet dans
tous les domaines qui d'une maniere ou d'une autre tiennent au monde du livre: papier,
presses, illustration (gravure), reliure en cuir et autre, miniature, etc. C'est un sorrel qui
se dégage des nombreuse,s monographies ou syntheses spéciales consacrées dernièrement
ces sujets. Les recherches yougoslaves de ce domaine constituent aussi un stimulant pour les
spécialistes de l'histoire culturelle de l'espace concerné, autrement dit le Sud-Est enropéen.

Pour revenir à l'ouvrage de D. Davidov, notons qu'il comporte également des preci-
sions interessant la culture roumaine. Par exemple, Il décrit au n° 126 fig. 215 un dipl6me
grave avec texte roumain: 11 s'agit d'une sorte de brevet de pretrise, accordé par Synéslos,
éveque d'Arad aux dioceses d'Omdea Mare, Ienopolia, Halmagi et quelques autres encore
un 1775 gravure inédite d'auteur non identifié. Au meme &ague se rattachent aussl les
gravures reproduisant le Cluist dans le Calice eucharistique et le Christ revatu des autours
sacerdotaux (fig. 216, n° 127), pieces inédites d'auteur non identifié et avec text ronmain
Tout a fait remarquable par sa qualité artistique s'avare la Deists s de la Grammaire slave
imprimée en terrltoire roumain, à Rimnic, en 1775, ainsi que la série des saints serbes qui
porterent la lumiére de la foi chez leur peuple ornant le Bréviaire imprimé toujours

Rimnic en 1761 et dues A Joseph Lind. Une gravure de grandes dimensions, datee de
1750, A l'image du monastere de Hodos-Bodrog (n0 114, figs. 190-193), reproduit certains
details ethnologiques de camctere local. Pour finir, mentionnons encore cette !eerie du St
Nicolas, datée de 1772 et due A un maitre non identifié (fig. 295). C'est une piece d'impor-
tance par son texte bilingue, gréco-roumain, ce qui représente un exemple unique, jusqu'i
present, dans l'iconographie roumaine.

Paul Mihail
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ELENA DUNAREANU, AURELIA POPA, Cartea romaneascd sibiand, Sibiu, 1979. MIRCEA
AVRAM, Calendare sibiene limba germand, sec. 17-20.

In one of our last issues*, we were noticing the remarkable initiative of the staff of
researchers in Sibiu to record the books in the important Sibian collections. After the cata-
logue Old Romanian Books in Brukenihal Library (1976) made up by C. Pascua The Roma-
nian Press in Sibiu (1969), Romanian Almanacs in Sibiu (1970), Sibian Press in Gerincm
(1971) a.o., published by the staff of researchers at "Astra" Library, we can signal now two
noteworthy editorial and scientific works: the catalogues mentioned in the title extremely
valuable both to the study of the Romanian culture and the history of books, and as a
suggestion and guide of investigation in a domain already explored, but still surprisingly
little known: the constellation of Romanian publishing and printing centers with their produc-
tion of Romanian and foreign books.

Before dealing with the two catalogues, we owe the reader some information meant to
stress their exceptional value in the present historiographic context.

Sibiu is one of the imporicmt old Romanian printing and publishing centers and it also
houses one of the richest collections of Romanian and foreign books and, I should add, a large
collection of manuscripts as well.

Under its first aspect presented here, Sibiu h of great interest to the history of culture.
As an old printing and publishing center of a special importance to the history of culture,
Sibiu " ... which signals one of the most relevant events in the history of Romanian cul-
ture: the printing of the first book in Romanian in this country" (E. Durtilreanu, p. 5),
records up to mid 19th century the largest number of books printed in Romania: historical
books, in most cases, religious ones, didactic (primers, text books, dictionaries, literature, transla-
tions a.s.o.). They were destined not only to the Transylvanian area, but to all the Romanian
countries, that is Moldavia and, mainly, Wallachia. The printing houses in Sibiu, like those
in Brasov, often printed many authors from the Principalities.

At the same time, as an old cultural center in Romania, Sibiu is the site of some impor-
tant Romanian cultural societies and institutions playing an important role in the spiritual
and political life of the country. These cultural societies and institutions have permanently
centered around them a large number of intellectuals, here in Sibiu, therefore, they have
stimulated, on the one hand, the rich local printing and publishing activity and, on the other,
the establishment of those valuable collections of books and manuscripts.

Thus, a careful record of the Romanian editorial activity requiring an erudite's
work seems to be a distinguished task of a special intellectual responsibility. Elena
DunAreanu and Aurelia Popa researchers at "Astra" Library in Sibiu have undertaken
such a responsibility in writing the catalogue of books printed in Sibiu between 1544 (when
Philip the Moldavian printed the first book in Romanian the Lutheran Catechism)
and 1918, the year that marked the Union of Transylvania with Romania. The work, in
which 1868 titles are registered, arranged in chronological order, includes "as far as possible
the whole production of the Sibian printing press, except for the periodicals and the serial
publications (proceedings, reports, unsigned curricula)". The edition is signaled, where neces-
sary, and the bibliographies in which they were mentioned are registered, as well as the
printing and publishing houses, the alphabet (Cyrillic or Latin/. Books which have not been
registered in I. Bianu's impressive Old Romanian Bibliography /vol. I IV/ can be found
here, such as The Ccdechism of 1774/no. 5 in the catalogue/, Rescriptum /1787, no. 28/,
The Chronological Abstract of Newborns, 1789/ no. 44/, ABC, Book, 1811/ no. 148/, a.o. But
extremely important are the records after 1830 and up to 1918 which, with very few excep-
tions, have never been registered in any catalogue or bibliography so far. A large number
of them, marked SBA, that is Sibiu, ASTRA Library, are to be found in the Sibian collec-
tion.. Here are some of these books: Moral and Religious Primer, with Engravings, Sibiu,
1833/no, 233/, The Mirror of Inner Life, 1835/no. 246/, Anton Pann, The New Erotocretos,
1837/no. 261/Lo. Then, there are the works of George Cosbuc, O. Goga and other impor-
tant Transylvanian writers. In the appendix one will also find, beside the 1868 titles,
145 more, of books published between 1901-1918 in ten professional libraries (the Library
of Romanian Banks; The Library of the Good Shepherd a.o.). Beside the critical apparatus
necessary to suc.h a work, exceptionally accurate in this case, we should also mention. the
short but very instructive preface signed by Elena DunAreanu, which informs the reader
on. the history of the Sibian printing press and publishing houses, on the social, political
and cultural requirements that led to the flourishing of the printing activity; in the same
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preface we find a noble appeal, worth being quoted here: "To define the contribution
of the Sibian printing press to the Romanian culture is, of course, a difficult task] for the
present. This will only be possible after all printing centers in the country have managed t,o
catalogue the whole typographic activity" (p. 12). This appeal makes us think of such centers
as Blaj, Brasov, Tirgoviste, Iasi, Rimnicu ViIces, a.o. and of how wonderful it would be if we had
the chronological catalogues of all these important printhig and publishing centers. From
Sibiu, Elena DunAreanu promises us another editorial event for the next year, namely, The
Catalogue of Old Romanian Books in Astra Libraryl, p. 12 in the preface/. And we are en-
tirely convinced that thls promise will be honoured, taking into account the whole activity
of the author in the field so far.

Under its second aspect, Sibiu is as interesting and as important, both to the history
of Romanian culture and mainly to the history of German language culture. It is well known
that Sibiu is equally an old printing and publishing center for books in German and due to
the large concentration of German population on this territory and the surrounding areas,
a series of cultural societies and institutions were founded here during the Middle Ages, stand-
ing for a German nucleus to which the formula "provincial German culture" is not appli-
cable. We shall not mention all the forms of expression and phenomena specific to the Transyl-
vanian German culture, but we shall only stress the fact that most of the printing-publishing
houses in Sibiu were German all through the 16th-19th centuries and that Sibiu has given
a significant number of books in German. The large concentration of German intelligentsia

as far back as the Middle Ages (physicians, chemists, teachers, prelates, historians, philo-
logists, architects, botanists, folklorists, ethnologists and even high political functionaries)
has stimulated the printing activity in Sibiu by the publication of German authors from
Sibiu, but also from the whole Transylvanian area. Also other forms of the written culture were
numerous, these requiring a German collectivity to support their existence: periodicals and
almanacs. A catalogue of Sibian periodicals in German has already been written, as we have
seen. Now, Mircea Avram sets forth a catalogue of almanacs printed and published in
Sibiu, beginning with 1612 when the author certifies the issue of the first German almanac.
Almanacs are a category of publications both for the Romanian population and for the German
one and, for a long time, they have played a very important role in the evolution and mainly
the dissemination of culture under the form of books and current information issues.
Mircea Avram's idea of analitically registering absolutely all German almanacs printed in Sibiu
is not only excellent, but also of great use t,o the study of cultural history. The system of recording
In the catalogue is such that it represents a first stage, sufficient in itself, for a comparative
research, mainly for the south-eastern European culture. The catalogue comprises 39 titles
of almanacs in German, in 517 copies some of these almanacs having come out for decades,
"almost up to one hundred years", between 161Z and 1930. The title and the whole infor-
mation are given in German and translated into Romanian. All the data are given in connec-
tion with the title, year of publication, area of diffusion "Transylvania, Hungary and other
neighbouring places", author, place of publication, printing press and editor. The second
section comprises the contents of the almanac. This summary is a treasure of documentation
for many fields of culture and history. Here are some examples: "On the Differences Between
Planets", "Report on Towns, Countries and Kingdoms", "The Chronicle of Various Happenings"
(1684), "Report on Transylvania's Boroughs, "The Course of Post Relays from Vienna
through Buda up to Sibiu", "Status personalis of the Governmental Council". "On Eclipses"
"Poems", "Some of the Best and Most Useful Books Published in Germany in the Years
1779 and 1780", "Short Stories", "From the Transylvanian Mints", "The Natural Products
of Transylvania" "Outline for a Topographical Description of Sibiu, the Capital of the Transyl-
vanian Principality", "A Short History of the Origin and the Destiny of Transylvanian
Saxons", "The Chronicle of the Native Princes of Transylvania", "Countries and Peoples:
A Picture of Moldavia and Wallachia", "On Transylvanian Culture with Stress on Commerce"
and others.

To the above-mentioned idea of the catalogue as an excellent instrument of work
for a comparative study, I would like to make some more remarks: 1. The type of the des-
cribed almanac is specific to the whole south-east of Europe in the 18th and 19th centuries
and is printed in Romanian, Bulgarian, Greek, Serbian and Albanian. 2. Due to the massive
Balkan emigration in the Romanian countries in the 17th 19th centuries, I would only
mention the Greek, Bulgarian and Albanian one,s, part of these almanacs, published in the
respective languages, are printed and published by the emigrant intelligentsia, in Sibiu or
Brasov, Iasi, Bucharest, Rimnicu-Vilcea that is the Romanian area where the German
Sibian almanacs under discussion were also spread. These Greek, Bulgarian and Romanian
almanacs are equally present in the Transylvanian area the Romanian ones naturally being
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addressed to the Romanian population temporarily situated at the borders of the Austro-
Hungarian empire, the Greek and Bulgarian ones to the refugees in Brasov, Sibiu, and
those settled around Timisoara. 3. The German Sibian almanacs, as me learn from the sub-
titles, accumtely tmnscribed in the catalogue and from the information supplied by M.
Avram, were also sent on request in the Principalities of Moldavia and Wallachia, to
Romanians, but also to the above-mentioned groups of Balkan eneigrants. 4. As the summa-
ries, carefully transcribed, testify, the German Sibian almanacs include a very rich volume
of data transmitted through books, periodicals and current Information from the arca of the
German and Austrian cultures. The contact of these cultural arcas Balkan, Romanian,
German-Transylvanian and European-German through the agency of almanacs and the
possibilities of information and diffusion they offered, is a sufficient reason for a compa-
rative research and, at the saute time it opens up a new direction in culture, which should
be given more attention to. We are convinced that such a research will have significant re-
sults at the level of the comparative study of the history of culture, it will introduce us to
a modality of integrating a rich volume of cultural information both ways: Europe
South-Eeastern Europe, and back again.

One more fact is still to be noted: Romanian periodicals from Transylvania and, parti-
ally, those from Moldavia and Wallachia, and the Balkan ones, published by emigrants
in Romania, have undertaken part of the functions of these almanacs, to be more specific,
the columns and the type of information contained therein. This is one more direction of
research, especially useful to tb.e knowledge of the archetype, let us say, of periodicals, of
magazines mainly.

A mere parallel survey on the almanacs described by M. Avram, and the summaries of
some Transylvanian magazines, both Romanian and German, and of some inagazines in the
Romanian Principalities, or of those put out by the Balkan emigration, would be a rich
source for getting a better knowledge of these almanacs, an idea which is also stressed by
M. Avram in the preface. We would also mention, that a similar catalogue of Romanian al-
manacs has come out in Sibiu.

These were only some of the reasons why we welcomed M. Avmm's work as a most remark-
able event. By its analitiycal character, it affords a first prospective stage of reasearch
in the above-mentioned directions.

This is why we considered the two editorial and scientific events under discussion as an
act of intellectual responsibility which we are honoured to acknowledge in the pages of our
review.

Elena Bluptur

ALEXANDRU DUTU, Modele, imagint, privelisti, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1979.

Le nouveau livre d'Alexandru Duíu met en evidence une des principales directions du
comparatisme actuel, lorsque l'auteur affirme que l'étude comparée dB cultures ne dolt pas
e se limiter uniquement au schema influence-réception-parallélisme, mais partir d'un autre
systeme, notamment de la reconstitution des modeles cuiturels de chaque société, tels qu'lls
se dégagent des structures de la culture &rite ou de la culture figurative e (p. 10). La signifi-
cation de cette direction se laisse mieux saisir quand l'auteur pose le probleme de la relation
entre le modèle utilise par le critique et l'historien littéraire et le modele culturel, localise
historiquement: s Nous nous rapports à un autre type de modele: au schema qui a guide
l'activité intellectuelle d'une collectivité à un moment donne. Ce modele n'est pas invarianle
comme le modele euristique: Il n'est pas une creation de l'interprete, pareil à celui élaboré
par le critique littéraire. Le modèle culturel apparait au terme d'une minutieuse etude de la
structure de la culture écrite, de la littérature qui domine cette structure, des concepts-clé
et des images mentales qui se dégagent de cette littérature e (p. 11). De plus Le modele
culturel peut etre reconstitué dès le moment de l'identification du schema mental qui a domine

une certaine époque: ce schema a été inspire par la vie quotidienne et par le fonds des
idées existantes dans cette période, pour diriger ensuite l'activité quotidienne et les explora-
tions intellectuelles. Donc, nous ne parlerons pas de modeles si nous n'avons pas atteint ce
substratum s (p. 13).

De cette perspective méthodologique dont les significations essentielles rencontxent notre
accord de príncipe, Alexandru Duíu met en evidence les voies d'évolution qui différencient
le développement de la culture roumaine des autres cultures étrangeres, le rdie des relations
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international es et leur influence sur les structures sociales *, 11 distingue, en perspective
comparatlste, quelques phénomenes littéraires et realise une approche scientifique particulie-
rement intéressante du eurocentrisme * et de la notion, largement employee, d'e esprit du
siècle*. L'auteur affirme claírement et d'une maniere convaincante que: s Nous ne trou-
verons nul part un "esprit du siécle" à mame de sécher d'un seul coup les marecages de la
stagnation et de faire surgir des vastes champs de chefs-d'reuvre (p. 15).

On bien, si nous nous arretons A Pavertissement que t le rejet de reurocentrisme nepeut
pas conduire jusqu'A la negation du Nile que l'Europe a joué dans le monde* (p. 25), nous
constatons qu'une precision est nécessaire, meme comme avertisment, parce que dans maintes
publications la notion de eurocentrisme n'est pas rigoureusement formulée, du point de vue
scientifique et méthodologique. Mais, dans d'autres situations, apparait le danger, qui d'all-
leurs accompagne en permanence la notion, de provoquer une mutation des directions de re-
cherche, de maniere que la formation du isme continental ou regional perde ses signi-
fications authentiques, et que la domination d'un type d'influence soit remplacée par un
autre. Une telle attitude conduit A la simplification de l'image de revolution et des influences
réciproques, ainsi que des structures littéraires. Dans l'étude Imagint mentale st structurt
literare [Images mentales et structures littéraires (p. 30 68)], Alexandru Dutu nous offre
des idées et des solutions crestrices qui nous attirent, meme quand nous ne les approuvons
pas entièrement. Personnellement, je suis tout A fait d'accord avec la reticence de rauteur
en ce qui concerne cette division étrange opérée dans l'histoire de la littérature roumaine
et dont l'existence continue, en dépit des arguments qui tAchent de la changer ou de la nuan-
cer. Cette division attache toutes les ceuvres antérieures au début du XIX ° siècle à la
"litterattue ancienne", ainsi qu'elle considere les ceuvres écrites aprés la troisième décennie
du sled° passé comme appartenant it la "litterature moderne". Partant du fait pas du tout
négligeable, qu'avant le XIX° siecle, pour les écrits roumains on avait utilise l'alphabet cyri-
lique, on a considéré comme date de l'affirmation de la littératint "moderne" la parution des
livres imprimés en caracteres de transition; d'une maniére similaire, en accordant aux influences
un r8le determinant, rannée 1830, qui marque l'apparition en roumain dans la traduction
de Ion Heliade Radulescu des Meditalii poetice de Lamartine fut proposée comme date fron-
tiere entre la littérature "modeme" et la littérature "ancienne", (p. 30).

Bien entendu, cette division étrange * a perdu son aspect et ses dimensions initiales.
Les recherches effectuées les dernières deux décennies ont saisi en grande mesure la dialectique
Interne des processus et, par consequent, le sens des critéres invoqués plus haut a beau-
coup change, en diminuant en meme temps leur importance. Pourtant, la critique d'Alexandru
Dutil n'est pas seulement actuelle, mais aussi nécessaire car elle vient à l'aide de la forma-
tion et de rinstauration definitive d'un nouveau point de vue.

Cette etude nous offre roccasiori de mettre en discussion un autre probleme. Tout
comme dans l'histoire de la littérature roumaine, dans l'histoire des littératures balkaniques
peut etre remarquée aujourd'hui une contradiction. Depuis le XIX° deck, jusqu'A la veille
de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire littkraire s'est assignee sans exception, la tAche
&analyser et d'évaluer l'ensemble de la production intellectuelle écrite jusqu'au milieu du
siecle passé (la considémnt, exhaustivement, son objet de meditation), notamment cauvres
artistiques, chroniques, ceuvres péciadogiques, différents dictionnaires et dialogues, notes de
voyage, etc. Ainsi, presque toute l'histoire littéraire non seulement realise une approche
plus ou moires complexe de toutes les formes de la conscience sociale, Timis elle analyse
en meme temps leur evolution, de la perspective de cette vaste notion qu'est la littérature,
dominante aux XVIIIeXLX° siecles. La theorie et la critique littéraire de la nouVelle
époque se détache, en principe, de cette interpretation de la littérature mais, en general,
les histoires littéraires contemporaines analysent attentivement les productions e non HU&
mires du XVIII° et dans une certaine mesure, celles du XIX° siècles. Nous ne sommes pas
sans savoir que cette production constitue aujourd'hui l'objet d'études des branches spécia,
lisées de la sociologie. Par consequent, peuvent etre remarquees des analyses portant sur des
e:euvres non artistique,s qui se répétent dans les histoires des différentes branches des sci-
ences sociales. L'historisme de la e Scoala ArdeleanA ou bien celui de la Renaissance bulgare
tont en égale mesure objet d'analysessimilaires par leur essenceautant dans l'histoire
iitteraire que dans l'histoire politique des deux pays; urie situation similaire peut etre sig-
nalée dans la littérature pedagogique. Dans cette situation, le probleme des débuts de la
Iitterature moderne s abordé pan Alexandru Dutu n'est-il pas lié A celul des frontieres his-
loriques et artistiques de la nouvelle littérature? Les delimiter, établir la substance de la
notion de frontiCres historiques, enregistrer les groupes d'ceuvres, signifie en fait analyser deS
phénomenes littéraires de la perspective de la conception moderne sur la litterature, en évi-
taut soigneusement les tentations de resthetisme. A cet egard aussi, l'historisme de la
4 Scoala ArdeleanA to et en general l'historisme des Balkans du XVIII° siecle devient par lul--
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méme symptome de la nouvelle époque et surtout des frontières historiques de la littérature.
D'ailleurs, c'est vers une telle classification qu'invitent les i livres populaires avec leers traits
specifiques bleu connus, livres dont les caractéristiques ont eta si minutieusement analj ses
par Alexandra Du/u, aussi bien dans ce livre que, dens d'autres etudes.,

D'un intérét particuller est aussi le point de vue sur le romantisme que l'auteur
exprime fermement: *Le romantismc est le début d'une époque de transformations; il se
définit par rapport au passé, parce /*Wt.° le néoclassicisme gal ak. porté jusqu'aux li-
mites le message de la Renaissance et cherche des allies, autres que l'Autiquité, mais aussi
par rapport a sa succession marquee par des "écoles" et des "courants" étayes -surtout
sur le jeu de l'Imagination.... C'est justement grace it ces différents contacts intellectuels et
surtout aux traditions propres que le romantisme a acquis des traits spécifiques dans le
cadre de cheque culture s (p. 53). Apres avoir cite la classification bien connue du romantisme
ouest-européen (Henry U. H. Remak, W est European Romanticism. Definition and Scope
dans Literature. Method and Perspective .. 1973) l'auteur souligne que le romaniisme rou-
main, par sea traits structurels est plus près du romantisme espagnol et italien, et gull
est notamment un romantisme patriotique, politique, Pratique *. Les problemes du romantisme
en general et du romantisme roumain en particulier, forment l'objet de nombreuses recherches
gut favorisent une meilleure saisie des directions principales les plus dynamiques de olu-
tion de la science de la litterature, des années '70'80; et surtout grace à la science marviste
de la littérature. Les résultats obtenus rejétent les representations conservatrices sur le ro-
mantisme et marquent une modification dans la comprehension de son essence esthetico-
idéatique, de son rele social historique et littéraire multilateral. Ce qui est remarquabie dans
la conception d'Alexandru Dutu est le fait d'avoir mis en premier plan, a juste titre, les
liens internes du romantisme avec l'idée des modeles et des structures dans les processus
littéraires.

L'importance de la conception d'Alexandru Dutu sur les modeles * et les a structures a.
se définit surtout dans les parties de son etude dédiées aux relations reciproques ou bien
aux différents phénomènes et courants manifestés dans la litterature roumaine, Ses iciées
théoriques s'étayent sur l'analyse concrete des processus litteraires et culturels.

Arretons-nous, par exemple, sur sa position face it la formule influence-réception dans
la recherche comparee des litteratures nationales, d'un phénomène, ou d'une seule ceuvrc.
L'auteur affirme: sAfin de comprendre pourquoi le dialogue entre deux cultures a été bloqué
ou intensifié il est insuffisant d'inventorier les connaissances que les dealt partenaires ont
eu, l'un de l'autre: le phenol/1611e ne s'explique pas si nous appliquons le mecanisme influ-
ence-réception ... Ce qui importe, c'e,st de récapituler ce que nous connalssons sur "l'autre"
a un moment donne et ce que le recepteur attendait de la part de son partenaire; mais, de
cette manière nous n'avons realise que le premier pas. Il nous reste it identifier les "con-
cepts elé" et l'image dominante" appartenant à la culture de cheque société pour apprecier
ensuite la dose de mirage ou de refus comprise dans Po image * qu'on se forge de "l'aufre" (p. 69).

Les voles vers ce plus loin *, vers les conceptS ele, et les images dominantes sont di-
verses.. Aids, toutes les approches dependent de rinformation nécessaire sur revolution histo-
rique, sur la dynamique des idées et de la structure des partenaires, des valeurs MiSeS en
comparaison. Le livre que nous discutons témoigne de la véridicité de cette loi. Son auteur
possède une information aussi vaste que variée allant des faits de stricte exactitude biblio-
graphique concernant l'édition d'un !lyre, jusqu'aux generalisations et aux analyses theori-
ques portant sur des problemes méthodologiques essentiels de la science de la littérature.
Ce riche intérieur, rend Phorizon de sa recherche encore plus large, imbriquant les medi-
tations et les conclusions personnelles dans le cadre general du probleme analyse. Tous ces
aspects peuvent axe xemarqués tant dans les chapitres que nous venons d'analyser que dans
I maginea celuilalt: relatartle calatorilor (L'image de l'autre: les relations des moyageurs)
(p. 69-96), dans Imaginea omulut exemplar: Injeleptul si cavalerul (L'image de l'homme exem-
plaire: lo sage et le chevalier) (p. 97 111), dans Perceperea reciproca (La perception réciproque)
(p. 112-138), ainsi que dans la deuxième partie de l'ouvrage.

II y a des difficultés à prévoir it ce moment les résultats de revolution de la conception
sur les modèles et les structures culturels s, exprimee aujourd'hui dans des nombreuses etudes
(plus anciennes et de date récente) portent sur les relations entre les différentes cultures
nationales. Ce qui est certain, c'est que cette conception évolue simultanément et en étroite
liaison avec les directions fondamenta/es de la littératurc comparée stimulant sing raccom-
plissement de sa tache principale: une histolre générale et oomparie de la littérature uni-
verselle, délivrée 1:111 provincialisme et de l'élitisme, des préjugés idéologiques et des cloi-
sons méthodologiques des modeles * 'Arita du passé.

Ilja Koneit
(Sofia)
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JORGEN WERINHARD EINHORN, Spiritalls unicornis. Das Einhorn als Bedeutungstrager
Irr Ltteratur und Kunst des Mille(alters. Wilhelm Fink Verlag, Mtinchen, 1976, 527 p.,
174 photographic reproductions.

The unicorn, present in the art of China, India and Persia, assumed a different aspect
and signification, when it was taken up, first by the Hebrew and later by the early Chris-
tian and medieval writings. Belonging to the family of "symbolic", "unnatural" beings, this
figment of the imagination represented with equal force several conflicting notions. It is of
course the "spiritalis untcornis" but also a beast with "dreadful and fearsome voice" the
Death or the "powers of darkness", or haughtiness, or intemperance, etc.

Jiirgen Werinhard Einhom studies the presence of the unicorn in Europe,an art and
literature, supplying rich general doctunentation, laying particular stress on the German
lands and the Netherlands. Although his study covers the epoch up jo the mid sixteenth
century there are also references to later years and even to our days.

In addition to the ricb material it provides, this book dealing with the I,Unicorn as a
symbol" asserts itself by the adroit position of the author who is able to draw an overall
picture of distinct human activities, detecting the concealed relations of some apparently
contradictory tnanifestations. That is why we are adding, somewhat hesitantingly, new infor-
mation, mentioning that it regards an area for which the author himself pointed out the
paucity of data and hoping that this additional knowledge will also provide additional under-
standing.

To the information upplied by J. W. Einhorn about the Romanian mural paintings
of Cozia and Sucevita, we would like to add the Zodiac of Probota monastery (1536) pain-
ted with remarkable skill on the porch vault, Zodiac which includes, among other also a
unicorn (R. Florescu, I. Miden, Probota, Bucharest, 1978). The very rich heraldic material
provided by Einhorn's book retninds us of Nicolae Olahus' coat of arms (Dan Cernovodeanu,
Stiinfa i aria heraldicd In Romania, Heraldic science and art in Romania, Bucharest, 1977)
and of the stone carving of a unicorn defeating a basilisk, a possible symbol of Neagoe Basarab's
crusade plans (Pavel Chihaia in X eagoe Basarab. 1512 1529, Bucharest 1972).

The Romanian version of Alexandria (Alexander the Great's Epic) contains more
references than those cited by J. E. Einhorn regarding the western versions, about the unicorn
and Bucephalus. And, for that matter, Ducipalthis is the way Bucephalus was transcribed in
the Romanian manuscripts has been introduced in the wedding speeches and wishes, that
is in folk poetry where it is either a unicorn or the fabulous horse of the fairy tales, no men-
tion being any more made 94 its strage single horn,

The white unicorn, which appears alone in the painting of some country churches of
Oltenia and Maramures is supossed to deliver from evil as the horse does. (Radu Cre-
team In "Synthesis", III, 1976; V. Braulescu in "Buletinul comistei monumentelor
istorice", 1941).

Fiore di translated into Romanian, presents the unicorn as a sytnbol of intem-
perance, just like in the western world. But the Romanian countries get acquainted with
a Fi:iolog version which (according to J. W. Einhorn) is descended from the Greek versions
that did not contain the fragment about "spiritualis unicorn's". It appears therefore that the
western basic meaning of this be,ast did not reach our area. (But at the present stage of
research surprises cannot be rulet out).
The Romanian Fiziolog manuscripts contain another unicorn narrative with which the author
does not seem to be acquainted. We are reproducing it here: "The unicorn is a huge beast
having a big single horn in the center of its forehead; it runs fast, it overtakes the doe and
hits it with its horn. It carries the doe on its horn for 40 days until it rottens and falls
off. It keeps licking the doe's blood and this is its only food; and it prays three times a day
turned eastward ...". (Margareta MociornitA, Traducen romAnesti din Fiziolog in "CercetArt
literare", I, 1934 p. 83 ff.) We have not found any plastic representation of this descrip-
tion so far. Another version similar to the texts commented by J. W. Einhorn except the
chase episode was published by C. N. Mateescu, "Ion Creangr, 1916, p. 10-11.

Dimitrie Cantemir, the voivode who identified himself in the Hieroglyphic History with
the "incomparable unicorn", was acquainted with that singular type of illustrations added
to Aesop's Fables (from processings of the Latin corpus worked out by Romulus in the 4th
century) which show, among other four-footed animals, also a unicorn, although the text
does not mention it. It seems that Cantemir had come also upon the Dialogus creaturarum
of Magnus de Magneriis and upon the Speculum sapientiae ascribed to Cyrillus, bishop of
Bohemia (cf. "Revue des Etudes Sud-Est Européennes", 1980, No. 1).
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Like other Romanic peoples, the Romanians showed particular appreciation of Variaam
and loasaf (Felix Karlinger, Irmgard Lackner, Romanische Vo1ksbacher,1 Darmstadt, 1978),
from which was abstracted the parable of the unicorn and its numerous Versions in literature
and painting. A well-informed book, recently publlshed: C. Fillet, Pictura murald Bucu-
rest!, 1980, adds two more paintings to those already known: that of Arnota and the one
of Topolnitti.

We wrote some time ago a few lines about the "man yearning for apples" version
("Synthesis", VI, 1979, p. 139), tmfortunately not knowing at that time J. W. Einhorn's
essential book. From it we learnt that some miniatures and frescoes in France and Danemark
(in England as well as in Spain there are also literary texts) depict two versions of the time-
honoured scene: a standing.man clinging to the tree (usually an apple tree) or a tnan astride
a bough turning his face toward us. In the fresco of Cozia monastery Bolnitza, we meet
the pursued man standing on the crown of an apple tree (we de not known how much it is.
16 th century painting and how much it Is late restoration work). But on the other hand,
in the 1839 painting of FlirtAtesti-Dozesti we find the man seated on the boughs, facing us;
his right hand lifts the apple to his mouth while his left hand holds a difficult to describe
object often appearing in western pictures; is it a glass? or a mirror bound to stave
off the evil? or may be his left hand is simply pointing out? At the root of the tree are
two animals ("Day" and "Night"), probably something else than mice.

Therefore the "man yearning for apples" version appears in the literary texts of the
Iberian and British areas as well as in plastic Danish and French representations. If the same
patterns appear also in the Romanian paintings it is obvious that one must look for a com-
mon source. This must have been a Byzantine or Latin text not yet identified, echoed perhaps-
in the lines of Quintus Curtius Rufus translated into Romanian by Miron Costin in the
second half of the 17th century: "Stupid is he who looks for the apple without considering
how tall the three is. Look out I When you have climbed to the of the top tree its boughs may
break and you may fall down". (Miron Costin Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucharest, 1958
p. 315). It would be interesting to find out whether the literary or plastic forms of the uni-
corn parable we have been investigating are to be found also in the Slav peoples areas of
Southeast Europe or in the Greek frescoes of rural areas.

We must also mention several other paintings carried out in some prosperous boroughs.
and villages of Oltenia In the early years of the 19th century. The painters must not neces-
sarily have drawn their inspiration from foreign models, they may have come on such pic-
tures in some old country churches that no longer exist.

The hunting episodelocalized and adapted as it is depicted at 011isnesti. (St. John,
the Baptist Church), at Ursani (1805), on the porch of the Bistrita monastery Bolnitza (about
1800) (see Andrei Plinoiu, Ptctura vottod din nordul Otten(et, Bucharest, 1968), reminds of the-
well known unicorn chasing scenes painted in the western countries. That Fiziolog version,
which included the fragment about the "Maiden and the Unicorn" or some of its further
developments, had not yet reached our area. In that symbolic chasing episode these two cha-
racters would have meant nothing to the Romanians; they were replaced by another refe-
rence to the Fiziolog, to the fragment of the "deceitful owl". (See "Synthesis", III, 1976 and
"Synthesis", VI, 1979). Such side developments of a theme spread throughout western
Europe, are to be found as J. W. Einhorn' book informs us (see particularly p. 212)

also in the country churches of the Scandinavian Peninsula where luckier than us 14th.
century paintings are still preserved. These two wide apart areas somentimes show strange.
similar aspects (one must take into account also the long time interval).

Let us further consider the fragments of the Giurcu porch vault (1823) where one can
see a roaring lion which faces a unicorn (the beast is indeed a unicorn although because of an
overlapping floral motif one might be induced not to discern the horn). Above them, in a
reversed symmetry, d stag with powerful antlers and aggresively open mouth rushes at a
white beast, a bellkose deer-like being without antlers, that could be identified with one of the
strange and rare pictures of the unicorn (J. W. Einhorn, op. cit., p. 166). (We have not
yet found a corresponding scene in the literature translated into Romanian, but its existence
must not be excluded). Whereas the lion appears to be the reversed symmetrical counterpart
of the antlers-carrying stag (separated by stylized tress in blossom), the unicorn (depicted as
a powerful, bellicose horse with its horn emerging between the ears) shares the same place
with the strange white beast (separated by a starlit sky where the crescent can also be seen).

Of course the north Oltenia paintings are only late works. But as so many traces have
been wom away in the course of time and so many links have been handed down to us
only in fragments which do not seem to be connected, we think it is worth studying all these:
particulars, attempting to reconstruct the old artistic ways.
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Another highly suggestive scene has proved to be the confrontation of the bear with
the uniconz (identified with an animal familiar to the Romanians: Alexander's horse) along
with the fig,ht of Samson with the lion, painted at Neghinesti-Vlicea in 1882 (Radu Creteanu
"Synthesis", III, 19'76 p. 111, 117). The bear fighting the unicorn has been pointed out in the
Byzantine and Bulgarian areas (Eleonom Costescu, "Revue des Etudes Sud-Est Europennes",
1/1971). Samson and the ion are also depicted along with the "Maiden and the Unicorn"
and the "symbolic chase" --in the decoration of the framing of an introitus which belonged
to Matthew Garvin (J. W. Einhom, p. 191; D-192).

To our lmowledge, in the Romanian paintings the unicorn does not confront the monkey,
as it sometimes happens in western representations, but the bear. The bear-unicom fight
could therefore be another argument enabling us to assign the chained bear fragment a sym-
bolic meaning (R. Creteanu, "Magazin istoric", 1970, p. 15). Let us mention also Mihail
Sadoveanu's short story Ocht de urs (Bear's eye) in which folk beliefs of the past are evoked,
as well as the tale of emperors Darle and Por (the powerful enemies of Alexander the Great)
who are turned into bears and compelled by the devils to guard the gates of Hell. (Ovidiu
Birlen, Micd enciclopedie a poveglilor romdnegli, Bucharest, 1976, p. 423).

Some old Romanian texts may one day offer a literary version of the fight of the
unicorn with the bear.

In presenting these disparate images we do not want to suggest the existence of any
direct connections with the western or Byzantine works mentioned above but we think that
a thorough study of these apparently modest paintings may supply interesting information
even on the old Romanian literature.

As we have started from J. W. Einhom's Spiritalis unicornis, we cannot help feeling
somewhat guilty of not having respected the difference between the lay and ecclesiastic signi-
fications of the symbols and between the culture of the scholars and that of the folk media,
seeing that the author attaches great importance to this difference. But the material provided
by our investigation area does not permit such delimitations which have to be taken into
account by those who deal with western European culture. Whereas J. W. Einhorn's book
lays stress on the European developments up to the mid sixteenth century, in dealing with
Romanian artistic and literary productions we have studied the later centuries. The reader
might be led to consider this as an epigonic phenomenon. But he would come nearer to the
truth if he attempted to understand a world which, without being opposed to natural evo-
lution, was preserving its old form of civilization. And it was particularly at the end of the
18th century and beginning of the 19th century that plastic works were turned out in
the rural areas or small market-towns whose inhabitants were reminiscent of the past but
without shutting their eyes to the new.

We cannot, put an end to our account without mentioning the excellent photographic
reproductions and the thorough bibliography which guide the reader throughout the excee-
dingly rich material supplied by The unicorn as a Symbol Carrier.

CdtdUna Velculescu

Hellenism and the First Greek War of Liberation (1821-1830): Continuity and Change, avec
une Introduction de JOHN A. PETROPOULOS. Edité par NIKIFOROS P.
DIAMANDOUROS, JOHN P. ANTON, JOHN A PETROPOULOS, PETER TOPPING
avec l'aide de l'Association d'Etudes Grecques Modernes des Etats-Unis et du Canada
(M.G.S.A.), Thessaionique, 1976, (Institut d'Etudes Balkaniques)

Réunissant la plupart des communications données au Symposium organise it Harvard
University (mai 1971), ce volume est dédié au 150° anniversaire de Vindependance grecque
moderne. Ainsi que John Petropoulos nous Vapprend dans son Introduction, ces essais
A quelques exceptions pres ne s'occupent pas de l'événement méme, male; ils traitent sur-
tout de certains aspects que l'historiographie conventionnelle pourrait considérer secondaires.
Le but de ces essais, pris dans leur ensemble, est d'examiner la nature de l'événement et
d'en évaluer la signification. Les auteurs ont abordé les problemes en partant des prémisses
suivantes: 1) la nature fondamentale d'un événement ne saurait etre saisie sans tenir
compte de sa signification': 2) sa signification ne peut etre appréciée que si Pon a examine
les conditions quil'ont précédée et gut lui ont succédé. il s'agit donc de discerner l'évolution
de tout un processus qui s'enchaine par cet événement. Aussi ce recuell s'étend-il, par les
questions envisagées, taut chronologiquement que sur l'e,space géographique, autant
est nécessaire pour une vue d'ensemble complete.
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Un trait commun de ces etudes c'est leur preoccupation fondamentale au sujet de la
continuité et du changement, ou en d'autres termes, de la tradition et de l'innovation, theme
familier aux chercheurs roumains du sud-est de l'Europe et qui a bénéficié, il y a quelques
années des travaux ,d'un Colloque organise it Bucarest par l'Association des Etudes sud-est
européennes.

Nous trouverons done une double perspective dans chacun des essals; d'une part,
l'étude d'un sujet special, d'autre part le cadre élargi envisageant le processus general,
celui de l'apparition de l'Etat grec moderne.

La premiere partie du Byre (Avant la liberation), commence par l'essai de Speros
Vryonis Jr. Les Grecs sous la domination ottomane. C'est un tableau general particulie-
rement clair que nous avons 1A, établissant les effets principaux de la domination ottomane
sur les Grecs: 1) la disparition de l'Etat grec: 2) une structure sociale sensiblement simpll-
flee; 3) l'appauvrissement economique; 4) le mélange ethnique des Grecs, à la suite des
grands &placements de populations; 5) la diminution du nombre des chrétiens, en Anato-
lie surtout: 6) la penetration de la culture grecque dans les masses populaires, car la dispa-
rition de l'aristocratie byzantine avait contribué à remplacer In culture byzantine par les
formes nouvelles créées par les Phanariotes et les Grecs des Iles Ioniennes. Sp. Vryonis
souligne le caractere predominant populaire de la culture des Grecs sous la domlnatIon otto-
mane. Privée des institutions byzantines de Constantinople, la société grecque se replie sur
la creation d'une culture populaire, ainsl que d'institutions nouvelles, telles que celle des
armatoles et des klephtes; 7) l'isolement de certains groupes de Grecs est une autre conse-
quence de la conquète.

Une autre prémisse de la liberation des Grecs est étudiée par Deno J. Geanakoplos:
Les Grecs de la sdiaspora*: La genese de la conscience nationale moderne grecque. 11 s'agit la
d'une question tres importante de l'histoire moderne grecque, assez troublante pensons-nous

par les conclusions qui s'en dégagent. Peut-on attribuer la genese de la conscience nationale
chin peuple à l'activité de l'émigration, fat-elle la puissante diaspora qui a caractérisé l'his-
toire grecque sous Ja Turcocmtie? Le vaste tableau brosse par D. Geanakoplos nous y pousse
sans conteste: A partir de 1453, un flot incessant d'émigrés ont permis A l'esprit hellénique
de se développer, à l'abri de l'agression, dans les riches communautés fonciées en Italie (A
Venise et A Naples surtout), en France (Lyon, Paris), en Angleterre, en Allemagne. 11 est evi-,
dent que les colonies ont eu à caté de l'Orthodoxie un rate indéniable dans la diffusion
de la culture et du sens de la continuité historique des Grecs. Vu la carence culturelle de la
Grèce occupée, il est facile de comprendre ce que l'effort éducatif exercé du dehors par des
Grecs émigrés, a signifié pour les masses populaires privées de Faeces A la culture. En soulig-
nant l'effet bienfaisant du rayonnement culturel qui eut pour centre Venise, l'auteur tie cet
essai y voit un facteur important, dont on doit tenir compte.

A la fin de cette lecture intéressante et étayee sur une bibliographie tres vast°, nous
tAcherons de nous en détacher uil peu, pour mieux saisir ce phénomene, qu'on no saurait
séparer de l'ensemble historique du Sud-Est européen. Tout d'abord, ajoutons ce gut fut
omis par l'auteur, c'est-A-dire l'importance de l'émigration grecque dans les pays rournains
et dans l'Empire des Habsbourg, au XVII.' XIX" siecles. Ce chainon indispensable pour
une itnage complete de la diaspora grecque et pour une meilleure connaissance des premis-
ses de la formation d'une bourgeoisie et d'une intellectualité du peupic hellénique, nous
semble sensibletnent éclaircir les choses. D'autant plus, qu'à Bucarest et A Jassy, comme
A Vienne, se préparaent, A la fin du XVIII' et au XIX° tiècles, tous les mouvements balka-
niques destines à remettre dans leurs droits les peuples de cette zone. Rappelons A titre
d'exemple, le néoaristotélisme des Academies de Bucarest et de Jassy, la Societe litteraire
greco-dacique, le cercle du Loghios Ermis m, les contacts des émules de Comy avec les
intellectuels rournains, bulgares et serbes. Rips et son action n'auraient pas été concevables
sans ses attaches valaques et autrichiennes I Ce creuset du phénomene révolutionnaire balka-
nique de la Mittel-Europa et du Sud-Est européen a sans doute eu pour background
idéologique et culturel tout ce que Venise et Padoue avait accumulé pour le développement
de la conscience nationale grecque. Mais celle-el n'a pu prendre forme que dans son contexte
balkanique. On ne saurait imaginer cette ere nouvelie des nations modernes balkaniques.
sans connaitre les parallélismes de leur lutte commune et les conditions dans lesquelles
s'est développée leur conscience nationale. Un débat recent, organise par les chercheurs
roumains, a d'ailleurs amplemcnt discuté cet aspect qui nous est cher, pane que fondamental
pour la civilisation sud-est européenne.

La continuité et le changemertt, tels que les rellete l'épopée grecque (La tradition
/drape ¿le l'épopée et de la ballade grecque) sont analyses par Albert B. Lord. Une fois
de plus, l'histoire des idées montre son utilité. L'auteur a poursuivi la persistance de certains
elements isolés des poèmes épiques grecs traditionnels, depuis l'antiquité jusqu'A l'époque
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moderne. Cette méthode se montre particulièrement interessante, car elle prouve, par exemple,
comment le i Chant de Daskaloiannis o, pris pour temoin de cette enguate, devint au XIX'
siècle, une chanson klephtigue accompagnement instrumental. La legende d'Ilercule ou
les aventures cl/Otlysseus sont parmi les plus durables de ces chants traditionnels grecs, mame-
si d'importants changements se produisirent dans la manière dont on les narrait et dans la
forme des vers (le remplacemcnt de l'hexamètre par les vers politikos o). Le continulte de
certnins elements est très frappante pour les bellades,Acritiques. Ma's des changements y
sont cnregistrés. C'est ainsl qu'un 6pisode d'une ballade de Digenis du XlXe siècles offre
un surprenant exemple de syncrétisme, en melangement les elements pa3ens et chretiens (la
Vierge chasseresse Artemis rattachée dans le mem,e symbole à la Vierge Marie).

Compare aux poèmes homériques, le *Chant lle Daskaloiannis o, décrivant la réN olte
de 1770, est une preuve evidente des progres enregistrés, le modele mytbique 3 Rant
remplace par un récit historique conscient, dans le seas donne par Thttcydide.

La conclusion très nette qu'exprime l'auteur est telle d'une parfaite imbrication entre
la contionuité et le changement qui font de ces longs et compliques poernes de l'époque an-
cienne des chansons historiques dans un seis moderee, à cdte d'unc puissantc tradition des
panegyriques klephtiques et des lamentation§ prises aux vies des arruatoles et des braves
pallikares.

La seconde partie du 'lyre pénètre dans les Probllines de la libéraliqzt. Dennis N.
Skiotis s'occupe de La Réuolulion Grecque: la dernibe allaque d'Alf, Pacha, en commençant
par un excellent portrait de ce grand rebelle, le scul homme qui alma pu cmpacher la revo-
lution grecque o. Les historiens ayant jusqu'id negligé cet aspect et ignotent les rapports
etroits existent entre les eNénements de la Gièce du nord et ccux du Peloponnese, l'auleur
Sc propose de tlemontrer que la révolte genérale des Grees de 3821 elan Intitnement 116e
aux incidents qui s'étaient produits en Epire, rhiver precedent. Soupçonntutt l'hostilité de la
Porte à son adresse, Ali Pacha pensait recourir à l'aide dcs lietairistes et de la Russie. A3 ant
par la suite choisi un compromis needle par l'Autriche etl'Angleterre (Mril 1820), il finIt pour
tent par renseigner la Porte sur les projets hétairistes (mai 1820). Se rapportaut au moment,
des pourparles d'Ali Pacha aNec I. Paparregopoulos, le dragoman du consulat russe de
Prevesa, D. Skiotis le considere comme étant à l'origine de la revolution de 1821, pulsque le
kOlIN erneur de l'Epire promettait de collaborer en soulevant ses sujets contre les Ottomans
et en aidant la Russie à tonquérir la Turgule Européenne. La Russic allait le reconnaitre
en taut que chef autonome sous la protection du tmr. C'est le comportement de Paparrego-
poulos qui attire notre attention. 11 agit en hétairiste plutat qu'en sujet russe. En effet, sur
son instigation, All Pacha devait encourager les kapitanoi * des armatoles, ainsi que les
chefs religieux des Grecs, ce qui constituait le premier pas vers une insurrections générale
du people grec. A ce moment, il avait davantagc besoin des Grecs que ccux cl d'Ali
Sa politique fiscalc liberale avait pour but de le rendre populaire parmi les Grecs. A l'occa-
sion des assemblées qu'il tint entre avril ct juin 1820, il parla de la liberté des Grecs et de
e la restauration de l'Empire des Romains o, aim' que de son intention de garantir One con-
stitution à tous les sttjets. Les efforts de ses conseillers pour le decider a Sc convertir au chris-
tianisme et ses lettres oft il s'adressait déjÙ a 4 ses frères chretiens sont d'antres preuves
de son intention d'alliance avec les Grecs. L'assemblée de Levkas, A laquelle participait
Elias Mavrotuichales de Mani, ainsi que Théodoros Kolokotrones et d'autres chefs de kleph-
tes du Peloponnese, a en lieu indépendamment de toute initiative hetairiste de Constantinople
ou d'Odessa. Les progres des préparatifs militaires grecs d'Epire et de la solidarite des kepi-
tanoi avec All niche. semblent avoir Ivement surpris le g clirigeants hétairistes de la
capitale ottomane. D'autre part, il cst peu probable remarque D. Sklotls que les eve-
nements d'Epire alent joue un rale declsif pour l'action hative d'Ypsilaritis dans les Prinel-
pautes. Entre la tentative échouée de ce dernier dans les Princlpautés et l'action du Pelo-
ponnese on ne peut établir aucune relation non plus. C'est une interpretation erronnée de
l'historiographie pense l'auteur qui a mis en ombre jusqu'ici, la rebellion d'Epire.

Cette dernière, suivie avec un intérat passionne par les GrecS et les Turcs du Pelo-
ponnese, contribua essentlellement à creer le sentiment gue la revolution Matt inevitable.
En avril, elle devint générale dans toute la péninsule t s'étendit dans d'autres regions de la
Grace egalement L'aide antlottomane demandée aux. Grecs par All Pacha qui ne se sou-
cleft pas le moins du monde de 'Independence de la Grèce a donc eu un rale insigne potir
revenement central de l'histoire grecque modeme.

Cet essai prouve une kols de plus it quel point avalent progresse les carences d'autorlle
de VEmpire ottoman, ainsi que sa decentralisation. L'épisode illustre par les actions d'All
Pacha nous montre que, de ce point de vue, la desegregation lle l'Empire se precipitait et
qu'un pacha rebelle pervait maigré lui les interats du peuple grec qui voyait metric les condi-
tions de sa liberation.
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William W. Mc. Grew pénètre par son etude (La question agraire pendant la guerre
grecque d'indépendarice) dans le domaine de la polltique intérieure. en tAchant de discerner
si cette guerre des Grec.s avait uniquement un caractere national, visant li rejeter la domina-
tion ottomane, ou bien si Pon peut lui attribner le caractere d'une revolution sociale aussi.
ll est evident qu'll est impossible d'envisager ce dernier aspect dens le seas des revolutions
modernes, puisque les classes sociales qui portent le message révolutionnaire (le proletariat
et la bourgeoisie moyenne) leur faisaient défaut. On ne peut pas parler, dans ce cas, d'une
idéologie sociale, d'une image claire des réformes nécessaires. Pourtant le systeme de la
propriété terrienne tel que l'avait organise le regime ottoman constituait une situation
de fait qui ne pouvait pas manquer de soulever les tnécontentements et donner naissance A
des solutions empiriques. Tout d'abord,fifallait répartir les propriétés ottomanes abandonnées,
représentant plus de la moitié des terres fertiles; le modele des institutions communales
traditionneles s'imposalt tout naturellement, dans l'absence d'une autorité centrale consti-
tuée. ll fut appliqué dans le Peloponnese (le sénat de Kaltetzi) par des dispositions tendant
A différencier les propriétés chrétiennes de celles appartenant aux Ottomans. C'est sous la
forme de mesures concernant les irnpets destines A la guerre que la question agraire fut
entamée. L'emploi des revenus provenant des propriétés ottomanes au profit de la lutte natio-
nale plutet que d'en faire profiter les paysans constitua un precedent que les gouverne-
ments de la periode révolutionnaire allaient suivre. Les domaines d'Etat ont constitué
le plus clair des revenus de guerre intérieurs, en 1825-1827 surtout. Le manque de cohesion
sociale et les difficult& administratives auxquelles se heurtait le gouvemement pour une dis-
tribution des terres ont renda la solution d'une réforme agraire impossible. D'ailleurs, les
Puissances européennes y auraient vu une teinte de radicalisme social inquiétant et, d'autre
part, les paysans gre,es qui auraient reeu les terres ottomanes, en étant exemptés d'impets,
devenaient par cette mesure une catégorie privilégiée, enviée par les cultivateurs des grandes
fermes grecques. Le maintien du statut des e domaines d'Etat . servait de barriere contre
les forces gal, une ibis inises en marche, auraient remis en question le regime de la propriété
et l'ordre social qui en découlait. Ces expedients temporaires durerent en fait 50 ans, car
ce n'est qu'en 1871 que le gouvemement grec prit effectivement des mesures afin de distri-
buer ces domaines.

John A. Petropoulosdont nous avons mentionné l'excellent cadre du present volume,
brossé dans son Introduction traite des Formes de collaboration avec l'ennemi pendant la
Premitre Guerre de Libération, un sujet néglige par le passé, inspimnt une reserve explicable,
parce qu'il semble jeter des doutes sur "'existence du sentiment national des Grecs. Tout en
reconnaissant l'anachronisme di" au &placement sémantique du terme e collaboration ., J.
Petropoulos constate pourtant son utilité par le fait qu'il exprime ce qu'A répoque de la
guerre de 1820 on entendait par une série de termes: hypnotage ou proskgnesis, kapalc ou
kapaki, buyurdi ou proskynochartion désignant différents aspects des relations des Grecs
avec les Ottomans. En distinguant différents types de comportement envers l'ennemi,
l'auteur s'arrete surtout aux formes de soumission condamnables et établit les criteres qu'on
pent avoir en vue au sujet de leur degré de culpabilité. C'est en Roumélie que l'on constate
les formes les plus graves de collaboration, alors que le Peloponnese n'en connalt qu'un seul.

La troisième partie du volume a trait A la période qui suit la guerre de liberation. En
faisant ranalyse du Caractare du nouvel Etat grec, sous le regne d'Otho Ter, Harry J. Psomia-
des aborde cette question en termes structuralistes, en soulignant les caracteres de struc-
tures non-occidentales. des Mantés grecques. Le processus politique de l'époque étudiée
laisse voir l'influence du facteur étranger, qui devient determinant. Le traité du 7 mai 1832
avat institutionnalise les influences externes dans la Grece indépendante, l'Angleterre, la
France et la Russie y exerçant le droit d'immixtion auquel les autorisait le pret étranger
accordé li l'Etat grec et dont les ministres des trois Puissances, se trouvant A Athenes, surveil-
latent le paiement. En fait, ils se melaient A la vie politique grecque qui allait se caracté-
riser dorenavant par les inévitables intrigues qui opposaient les protecteurs et la clientele
de chacun d'eux parmi les politiciens grecs. Ma's l'interet de cet essal de H. Psomiades
reside dans la maniere dont on y démontre que ce mal était nécessaire, car la revolution,
sociale et économique qui efit pu neutraliser les partis, aurait completement change la
société grecque. Alais ce rele de la clientele politique est suss! A l'origine de certaines inerties
de la vie politique grecque de la seconde moitie du XIX° sleek et meme de répoque con-
temporaine. Barbara Jelavich rend A la guerre d'indépendance grecque le contexte balks-
nique dont nous déplorions Pabsence plus haut (Les nations balkaniques et la guerre grecque
d'indépendance). En prenant pour modele* balkanique la revolution grecque, rauteur en
signaie les traits les plus saillants: 1) l'introduction pendant la revolution d'un apparel'
administratif tres centralist; 2) 'Influence decisive des Grandes Puissances sur la vie poll-
tique et les relations interetatiques des nations balkaniques. L'effort centralisateur de Capo-
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dlstrla d'abord, de la dynastie bavaroise ensuite, subit les memes influences occidentales en
appliquant des systemes politiques et administratifs voués h Péchec. Une grave consequence
de cette Importation institutionnelle fut Vaggravation de la rupture qui séparait l'élite ins-
truite de la masse de la population. Apres avoir établi le modele, B. Jelavich le compare
aux réalités serbes, rournaines et bulgares, en signalant les similitudes. Si nous reconnaissons
dans cet essai les qualités de l'excellent sens de la synthese de Mme Jelavich, 11 n'est pas
moins vrai que nous inclinons it accorder un r6le important it la lutte du peuple roumain
et des peuples balkaniques pour leur independence et qu'il nous semble difficile d'admettre

qu'aucun peuple balkanique n'obtint son autonornie ou son indépendance par ses propre
efforts s, mais que ce sont les Grandes Puissances, qui, par leurs actions militaires et poll-
tiques, ont determine le résultat final s.

La renaissance pontique el la Grace nouvelle, signé par Anthony A. M. Bryer, s'occupe de
ce groupe 'solé des Grecs, qui ainsi que l'auteur le remarque de manière fort plastique

n'avalent pas bénéficié ni de la culture de Padoue, ni des contacts phanariote,s avec
Voltaire, ni de Penthousiasme des phillohellénes ou de l'aide de la marine britannique. Cet
isolement par rapport al la Métropole et it la diaspora occidentale, ainsi que leur manque
de perspectives pour obtenir une independence politique, n'ont pas empeché les Grecs du
Pont de se distinguer par une culture qui leur e,st propre, une activité économique florissante
et de nombreuse,s colonies en Russie, 6 Jerusalem, Marseille et 6 Boston.

A l'aide d'une riche bibliographie et de rapports consulaires britanniques Inédita, A.
Bryer a pu realiser une etude monographique tres sérieuse, offrant des renseignements complets
sur la structure sociale, les aspects démographiques, revolution des rapports avec la Porte,
les questions religieuses, la langue et la vie culturelle de ces Grecs habitant les terres
légendaires des Argonautes.

C'est L'essed bibliographique de Nikif oros P. Diamandorous qui an le present volume,
en le complétant par de précieux renseignements, tres bien groupés par themes et commentés
avec une competence et un esprit critique remarquables. Nous le considerons indispensable

avec le Guide bibliographique de Spyros Asdrachas que nous signialions récemment dans
cette revue pour tout abord de l'histoire du peuple gree au XIX' siecle.

Cornelia Papacostea-Danielopolu
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Inscriptions de la Misie supérteure. vol. IV: Naissus-Remesiana-Horreum Margi par PETAR
PETROVIC, sous la direction de Fanoula Papazoglu. Beograd 1979, 148 pp. (Centre
d'études épigraphiques et numismatiques de l'Université de Belgrade)

Paru en 1976, le premier tome de cette série atilt consacré aux inscriptions trouvées
dans le nord-ouest de la Mésie Supérieure. Le présent volume publie 144 inscriptions (dont
6 bornes milliaires et 16 instrumentum) du centre et du centre-est de cette province, notam-
ment de la vallée de la Morava, comprise entre Bujanovac au sud et la confluence de la Mo-
rava avec la Regava au nord. Les inscriptions respectives ont été trouvées dans 45 loca-
lités, situées surtout dans des vallées fertiles ou des points importants de communication.
Chaque inscription s'accompagne de sa photo et d'un commentaire historique et linguistique.
Quant à l'introduction de l'ouvrage, elle porte sur les principes d'édition et la conservation
de ces monuments. Un exposé historique lui fait suite de la conquète, l'organisation et la
romanisation de cette province, avec un regard spécial pour ses grandes artères, fondé aussi
blen sur les itinéraires romains que sur d'autres sources historiques. Les vestiges laissés par
l'armée romaine, ainsi que la composition de la population et son développetnent urbain
ont bénéficié d'une attention toute particullè.re. Cheque centre urbain, chaque localité de
quelque importance fait l'objet d'une étude approfondie et exhaustive reposant sur les sources
disponibles. La description des monuments et la topographie, les environs, les conditions de la
vie matérielle, l'organisation sociale, ainsi que maints autres aspects apportent un supplé-
ment d'informations utilisées pour l'estimation et la valorisation des documents épigraphi-
ques. Son Index très riche facilite l'usage de cet ouvrage, en faisant do lui un indispensable
instrumènt de travail. Dignes d'une haute appréciation se révèlent aussi les conditions typo-
graphiques, la présentation générale de ce livre, l'élégance du franeais de son txposé, qul
le rend accessible 11 bon nombre de spécialistes de tons les pays. On a done toutes les raisons
d'espérer pour bient6t les tomes 2 3 et 5-6 de cette série, ce qui mettra à notre dispo-
sition un excellent Corpus des inscriptions latines de Mésie Supérieure.

H.M.

RUDOLF RIEDINGER, Lateinische Obersetzungen grtechischer Hilrellkertext odes slebenten
Jahrhunderts, i Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschafpten.
Philosophisch-Historische Klasse *, tome 352, 1979, 82 p.

Ces traductions sont une source précieuse pour l'étude du latin vulgaire. Leur haut
degré de technicité, ainsi que leur fidélité au texte original leur confèrent un caractère de cri-
térium, les transformant en un moyen supplémentaire pour la parfaite intelligence des textes
fondamentaux. Elles fournissent de ce fait un apport qui a son importance à l'établissement
des éditions critiques. Une traduction comparée à l'original est révélatrice quant :I la culture
du traducteur, par conséquent, elle est apte à donner la mesure d'un homme, voire d'une

REV. tTUDES SUD-EST EUROP., XVIII, 4, P.781-793, BUCAREST, 1980
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époque. Dans le cas des textes idéologiques, chez lesqueis l'exactite est un impératif si l'on
vent éviter le risque de fausser ou de dénaturer l'essence mame de l'idéologie re spective, les
traductions comparées à leur original grace aux moyens modernes, autrement di t les ordina-
teurs, permettent de se rendre compte du fonctionnement de deux systemes linguistiques
différents d'on une meilleure connaissance des langues respectives. En princfpe, on peut
Appliquer les moyens mécaniques les plus modernes à l'investigation des phases antiques du
développement humain, à condition de disposer de quelques reperes et des elements com-
paratifs nécessaires. Malheureusenient, ainsi que la presente etude le montre, les réalités
linguistiques sont infiniment riches, infiniment complexes, aussi, duns la pratIque, l'applica-
tion de ces moyens est difficile et elle exige une grande prudence. L'auteur s'appule sur des
exemples concrets. U nous donne la publication parallale de quelqnes textes grecs inédits
avec trots versiong latines différentes, ce qui souligne nettement les possibilltés multiples
<rune certaine langue.

H.M.

PETER SCHREINER, Die byzantinischen Kleinchroniken, 3 Tell; Teildbersetzungen. Addenda
et Corrigenda. Indices. Osterreichische Alcademle der Wissenschaften, Wien, 1979,
254 pp. (Corpus Fontium Historlae Byzantinae, XII, 3)

Nous avons cleat présente les deux premiers tomes de ce rernarquable ouvrage dens
cette revue (t,. XVI, 1978, p. 584-586). Ce troisième volume se compose d'une suite de
traductions partielles, de qnelques apports complétnentaires et des corrections nécessaires,
sans oublier les ,Indispensables Indices. De cette manière, it la fin d'un travail qui lui aura
pris quinze arts, l'auteur est it mame d'offrir aux spécialistes un corpus méthodique des chro-
niques tnineures, auparavant dispersées dans toutes sortes de publications, parfois tres dif-
ficllement accessibles. L'Index comporte la liste des manuscrits, les noms çle personnes et
de lieux, la teratinologie du monde byzantin, arabe et turc, alnsi qu'un abrégé minutieux des
faits linguistiques. On retrouve dans ces chroniques mineures de nombreux emprunts d'ori-
gine occidentale, notamment italiens et français, qui sont aussi bien la consequence des crol-
sades qu'an témoignage do l'étroitesse des rapports économiques, politiques et culturels entre
les mondes respectifs. L'ouvrage dans son ensemble embrasse un vaste espace, dont font
partie l'Asie, l'Afrique et le Sud-Est européen, les Principautés Roumaines y compris. Aussi
est-ce lit un anxiliaire précieux quand U s'agit de completer ou de confirmer tes informs-
Uons fournies par d'autres sources historiques. En taut que produit littéraire d'époque relati-
vement tardive, les chroniques mineures contiennent un grand nombre de phénomeneslinguis-
tiques typiques pour la période de transition du médio-grec à la langue grecque modeme;
elles sont aussi un instrurnent d'étude des rapports dialectaux ou stylistiques. L'auteur note
trig soigneusement les faits, sans en négliger aucun aspect, ce qui fait qu'll nous offre un
instrument de travail de tout premier ordre.

Maintenant, quelques petites remarques: les mots flocciptoç, xxpacciva, xtivacoç, gocaraXt,
xovAiwro;, voúv.epog, 6p8t.vt.geLv, dp&vEcc, n6p.rec sont d'origine latine et non pas itallenne;
agcl.t); dolt atre classe sous la rubrique des elements d'origine slave; xccp.dcpcs est un terme
vieux grec.

H.M.

A. D. ALEKSIDZE, Map rpeaeCitoro puqapcaoro pomalla (XIII BB.). Tbilisi,
1979, 322 p.

Les romans courtois des xme X/Ve stacks realises en vers Byzance représentent
une étape d'un processus d'évolution autonome. Pour son etude, l'auteur prend appui sur
une large base, faite de lectures abondantes concernant la société féodale d'Europe, d'analogies
avec les littératureS antiques et autres littératures médiévales, ainsi qu'avec le folklore et
avec les survivances qu'on retrouve en Grace modern& Partant de la, il tiche de
fournir nne synthese de leur forme et contenu, fruit de la confluence de l'Orient
et de l'Occident, du christianisme et de l'esprit chevaleresque de la société féodale. Ces
ceuvres de la langue vulgaire c'est toute autre que le roman byzantin de source docte du
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slecle: elles représentent l'étape de transition vers la littérature grecque modeme. L'in-
terprétation symbolique et allégorique du genre littéraire, de son contenu et de ses tendances,
le reel et l'irréel, le possible et l'impossíble, l'amour et le dévouement, la beauté animée et
inanimée, le temps, la mort, le destin, le rire et le souríre, les categories sociales, les tmdi-
tions littéraires et la vision artistique sont autant d'aspects importants de la présente ètude.
Aussí, le principal merite de cet ouvrage réside-t-il dans son vaste horizon, (JO au désir d'en-
cadrer, de comparer et de synthétiser, ainsi que dans la force speculative de yauteur et darts
le maniement des idées générales. Or, le complement naturel d'une telie dépense d'efforts
serait la traduction artístique en langue georgienne ou russe des romans byzantins des XIII'

XIV° sleeks, afin de les rendre accessibles A la masse des lecteurs.

N.M.

EQREM C.ABEJ, MM dIsa dukurt le historia sé gjuhes shqtpe te para nE Ildhje me gjuhet
e tjera balkanika (De quelques faits de l'histoire linguistique de l'albanais et de
leurs rapports avec les autres langues balkaniques). Studime Filologjike XXXIII
(XVI), 1979, p. 53-69

Avec sa competence habituelle, l'auteur procide It la revue de toute une serie de faits
laisant partie de ce qu'on appelle l'union Linguistique. Ces faits upportent leur temoignage
en faveur de certaines remarques d'ordre general, par exemple: l'adaptation des influences et
des emprunts au systeme propre à la lanque qui les subit ou les emprunte, surtout en ce qui
concerne l'accent; l'historique du consonantisme est A meme de faciliter l'établissement d'une
chronologie relative des emprunts; radicle représente une creation intime et spécifique de
chaque systeme, c'est pourquoi 11 ne passe pas facilement d'une langue à l'autre, et cette
remarque s'applique aussi au pronom et A la structure du numeral; le futur exprime une
g,amme large de notions que n'importe quelle langue est en état de réaliser par ses propres
moyens.

A notre avis, l'article postposé est né indépendamment en albanais, bulgare et roumain.
11 nous reste donc seulement la tAche de l'étudier comparativement et de systematiser les

'faits propres A ces trois langues pour en écarter le moindre doute. Le systéme des numémux
cardinaux de 11 it 19 formes suivant le príncipe un sur dix se manifeste de manière isolée
en grec aussi bien avant Finstallation des Slaves dans la Péninsule balkanique. Par conse-
quent, c'étalt IA un procédé populaire élémentaire selon lequel les unites s'ajoutalent aux
dizaines. C'est un procédé né dans différentes regions, il n'y a donc pas lieu, en cé qui con-
-cerne la langue roumaine, d'y voir une influence slave obligatoire.

H. M.

'MAN PliTRUT, Onomastica ronulnd (Onomasttque roumatne). Ed. $tlintificAl Enciclopediclii
Bucuresti, 200 p.

Cet ouvmge est d'un caractére nettement anthroponymiquei la toponymie n'y trouvant
qu'une place secondaire. Son point de depart reside dans les contributions de F. Aliklosich,
complétkes par les recherches plus récentes de quelques spécialistes tels N. DrAganu, Al.
Graur, I. Iordan, I. Krilezsa, E. Petrovici, J. Svoboda, B. O. Unbagaun, G. Weigand, etc.
Le materiel réuni a été tire de divers documents, antiques et modernes, des dictionnaires
onomastiques, atlas linguistiques ou autres sources d'information, pour étxe classé par
l'auteur selon ses propres critéres, qui le compare, l'explique et le valorise fonde sur maints
témoignages. L'une des remarques les plus importantes de l'auteur est que lorsqu'll s'agit
de dépister et de comprendre les anthroponymes, ii n'est pas toujours nécessaire de partir
des noms communs, en se laíssant séduire par leurs analogies. En void seulement deux exem-
ples à cet égard, qui ne figurent du reste pas dans la présente etude: on serait enelin de
penser que l'anthroponyme Averescu et le toponyme Avere#1 découleraient du nom commun
avere t richesse t, d'étymologie latíne, alors qu'en réalité à l'origine de ces noms se trouve
un hypothetique antroponyme Aodr ou Aver; moi-meme avais l'impression que le nom de
mon village, Udestt, et de la plaine afférente, Udeasca, dérivaient de l'adjectif ud i humtde D,

dependant qu'ils découlent de fait de l'anthroponyme Udea, qui par ailleurs apporte une mell.
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leure explication au derive U deasca. Plus que dans n'importe quel autre domaine, 'les hypo-
corlastiques prennent un gmnd développement dans l'anthroponymic: leur fonction se modifie
avec le temps, perdant lent- charge affective, pour devenir de simples anthroponymes. On
y constate la presence des strates successives (autochtone antique, latine, slave, orientate,
etc.), mais II advient que dans leur enchainement historlque certains maillons nous soient
inaccessibles de par l'absence des documents susceptibles de les attester. Quand le cas se
présente, on est rédult de recourir aux parallélismes offerts par d'autres regions, ou it la
méthode comparative ce gut rend plus difficile et plus lent, sinon tout LI falt impossible,
le rétablissement de la vérité en ce qui les concerne. Malheureusement, les dictionnaires ono-
mastiques sont spomdiques dans le sud-est de l'Europe, de sorte que les lacunes d'une zone
géographique déterminée risquent de se faire également sentir dans les zones avoisinantes.
Il y a li par consequent une forte raison pour que les spécialistes des autres pays de cette
partie du monde accueillent avec intéret cet ouvmge de I. PAtrut réunissant, classifiant et
expliquant avec competence un grand nombre de faits.

11.M.

Romanisehe 1301tographte 1969 1970, hemusgegeben von Gustav Ineichen. Supplement zu
Band 85-86 der Zeitschrift far romanische Philologie. I. Tellband: Vorzeichnisse,
Register; II. Teilband: Spmchwissenschaft. Max Niemeyer Verlag, Tilbingen, 1979,
XVI, 315 + 307 p.

Cette bibliographic embrasse, entre autre,s, les langues roumaine et dalmate, les ele-
ments latins du grec et les influences romanes occidentales dans les langues du sud-est euro-
peen, de ce fait elle intéresse de pres les recherches de balkanologie. Comme on le sait, la
redaction d'un ouvrage de cette nature exige beaucoup de temps, en ralson de la richesse et
de la variété du materiel et souvent aussi en raison de son inaccessibilité. Il s'ensuit que les
deux presents volumes ont réclamé quatre années de travail d'équipe, ce qui implique une
grande dépense et une patience i toute épreuve. Aussi, les ccuvres bibliographiques Indis-
pensables LI toute recherche scientilique doivent-elles etre appréciées de ce point de vue-lit
également.

L'ouvrage fut effectué dans le cadre de la chaire des langues romanes de l'Université
de GOttingen, sous la direction du professeur Gustav Ineichen et en collaboration avec la
Societe pour 'Information et la documentation de Frankfort-sur-le-Main et avec le concours
financier du gouvernement central de la Republique Fédérale d'Allemagne.

Trois categories de titres figurent a son plan general: a) linguistique générale et romane;
b) langues romanes et e) literatures romanes. Pour la categorie des langues romanes on
débute de l'est vers Pouest, dans l'ordre suivant: généralités, le latin, le roman commun, le
roumain, Mullen, le franeals, Poccitan, le catalan, l'espagnol et le portugais. En ce qui con-
cerne la langue roumaine, y sont mentionnés: la notation cyrillique et ensuite les dialectes
daco-roumain, aroumain, mégléno-roumain et istro-roumain. Quant it la rubrique consacrée it
la balkanologie, on trouve les sous-titres: albanals, grec, langues slaves méridionales, hongrois.
Le dalmate, de meme que le roumain, constitue une catégorie a part. Pour ce qui est de la
bibliographie littéraire, elle fera l'objet des volumes it venir. Les auteurs seront confrontés
dans ce domaine 11 une richesse encore plus grande, mais le progres reel de Pétude du phé-
nomene littéraire et de la connaissance mutuelle suppose nécessairement des instruments de
travail it la hauteur.

H .M.

Culture el art en Bulgarte médtivale (VIlle-.-Xlire s). Bulletin de l'Institut d'Archéologie
XXXV., Sophie, 1979, 142 p., contient une série d'études sur les phénomenes de-
culture matérielle de la Bulgarie médiévale

Dans le premier article e Zur Frage der Etnogenese und der materiellen Kultur der
bulgarischen Volkes. (Zwei Nekropolen aus Nordostbulgarien), Jivka Vazarova nous présente
les résultats de ses recherches dans les necropoles de Kiulevka (lumen) et BdInci (Tolbuchin).
Les deux nécropoles sont birituelles.
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Spas Masov, dans La nécropole médievale pres du village Gradesnica, dép. de Vraca $
présente une nécropole chretienne date° entre la deuxième mottle du IX° s. et le début du XI° s.

D. Ove,arov en Graffiti médievaux de Pliska et de Pre,slav continue la publication
de différentes representations (chevaux, cerfs, biches, scenes de chasse, etc) qui se trouvent
sur les murs des bAtinnents et des cites. Apses l'étude de Totju Totev 'Ones peintes en céra-
mique de TuzIalAka A Presley s suit Particle de Ljudmila Donteva-Petkova Croix d'or-Reli-
quaire de Pliska et celui de DimitAr SAsAlov Problèmes sur l'origine de la decoration de
façade céramoplastique s.

Magdalena Staneeva et Ljudmila Doneeva-Petkova dans 41 Sur la surface habitée de
Sredac aux IX° XIV° siècles présentent des documents archéologiques découvertes dans
le centre meme de la capitale bulgare. Il est A remarquer que les vases sphéro-coniques de
sous la fig. no 4, p. 117 ne dattent pas des IX° X° siècles comme le croient les' auteurs,
mais de la fin du XIIe s.premiere moitie du XIIIe siècle.

Le tome finit avec le catalogue Trésors monétaires trouvés en Bulgarie au cours de
1968, 1969 et 1980», elaboré par le numismate bulgare, dont on regrette la most. Todos
Gherasimov.

P.D.

Jonathan Shepard, net:es' letters lo Leo al Dristra, dans Byzantinische Forschungen s, VI,
Amsterdam, 1979, p. 191-239

Dans cette etude sont publiées cinq des lettres de Johannes Tzetzes envoyées à Leo
Charasianites (v. le recueil de P.A.M. Leone, Joannes Tzetzae Epistulae, Leipzig, 1972).
Quatre de ces cinq lettres sont envoyées A Leo Charsianites pendant que celui-ci knit metro-
polite de Dristra (Dorostolon). Elles dattent du milieu du XII° slecle.

Les épitres qui constituent l'objet de la contribution de J. Shepard sont d'extreme
Importance, ne serait-ce que pour le motif que par leur démarche les chercheurs entrent en
possession d'une nouvelle source littéraire cette fois-ci byzantine concernant la Dristra
du XIIe slecle. Les seules nouvelles que nous avions jusqu'it present sur la Dristra de cette
4poque étaient une mention dans la Chronlque Ipatievskaja et une autre dans le Géographie
I' Idris1.

De ces cinq lettres, celle qui se trouve sous le n° 80 (S.A.M. Leone, p. 119) pre-
sente un intern particulier. Nous apprenons grAce à son contenu qu'A un moment donne-
Tzetzes a reçu de la part du métropolite Leo Charsianites un encrier en arete, de meme
qu'un esclave ayant le nom Seblados, qui par bapteme s'appelait Theodor.

Partant des informations des lettres de Tzetze.s envers Leo Charsianites metro-
polite de Dristra , J. Shepard fait toute une série de considerations avec des implications
directes dans l'histoire des regions du Bas-Danube.

Puisque dans l'epltre n° 80 on spécifie encore que Seblados n'est pas Busse mats Myssian
(J. Shepard, p. 197), le chercheur anglais aboutit à la conclusion que cet esclave est de Hon-
grie. La raison? Tzetzes entendait par l'expression Mysia le pays d'Hongrie. Et comme l'on
considere que Seblados est l'équivalent de Vselovod, J. Shepard conclut que l'esclave en ques-
tion est un Russe originaire des lieux gouvernés par le Hongrois, qui n'a pas revs le bapteme.

Puisqu'll est difficile à admettre qu'au milieu du 'cue siecle existaient encore des
'Busses n'ayant pas le bapteme nous estimons que Seblados est plutot un Coumane de la pestle
.gauche du Danube. Le nom de Seblados ne serait pas un impediment.

Tres interessantes sont aussi les considerations de J. Shepard dans le chapitre s La
vie à Dristra * au XII° siècle. Aux considerations de l'auteur il serait encore A ajouter l'exis-
tence d'une vie monacale au nord de la Dobroudja pendant le regne de Manuel le Comnene.

cet égard, voir nos notes de A propos de la datation du vallum circulaire et de l'église
tréflée du Niculitel *, dans SCIV, 23, 1972, 2, p. 307-319, et Du nouveau sur l'attribution
chronologique du vallum et du monastere de Niculitel *, dans SCIVA 26, 1975, 1, p. 106-106).

J. Shepard aborde aussi dans son article des questions de geographic historique, dont
quelques-unes sont résolues LI grand succès. Nous avons en consideration, par exemple, la jus-
tesse de l'observation A la page, 209, note 22, qui soutient que les deux rivieres traversées
par les soldats de Manuel le Comnene en 1148 ne sont pas autre chose que les deux bras
(canaux) du Danube. (voir la meme opinion chez Petre Diaconu dans Les Coumans au Bas-
Danube, Bucarest, 1978, p. 86).
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Au, contrairei ridentification de Demnitzikos avee la Dinogetia, acceptée 11 est vrai-
avee les reserves de rigueur par J. Shepard, ne peut pas etre soutenue parce qu'i cette
époque-1A l'habitat mentionné n'existait plus, étant détruit par les Coumans en 1121-1122.
(v. Petra Diaconu, op. cit., p. 87-88).

L'étude de J. Shepard développe beaucoup plus de problémes que ceux signalés id;
dans sa contribution il realise une réussie critique des textes des lettres, il precise avec des
preuves irréfutables encadrement chronologique des lettre,s, il fait des considerations de rigueur
sur the ,« little box *, of fishbone Il définit certains aspects de la situation politique du Bas-
Danube au Xne siècle.

gvidemrnents nous ne pouvons pas souscrire toutes les conclusions auxquelles aboutít
le savant engirds motif pour lequel nous nous réservons l'intention de revenir sur quelques-
unes d'entre elles, dans un article plus developpe.

Au-delA de nos objections nous remarquerons le fait que la contribution de J. Shepard
s'inscrit dans la serie de ses exceptionnelles etudes sur les regions ponto-danubiennes aux racks
moyens.

P.D.

DUMITRU yELCIT,J, Grigore Ureche. Bucarest, Ed. Minerva, 1979, 422 p.

Apres les deux vastes monographies consacrées à Miron Costin et Ion Neculce (la premiere
ayant fait l'objet d'un compte rendu paru dans la présente revue), D. Velciu met it la dispo-
sition des leeteurs une nouvelle etude, celle-ci concemant la yie et l'oeuvre du grand lettrt-
roumain du XViIe deck, Grigore Ureche. Le volume vient de perattre, organise en deux
sections: la vie et l'activité du chroniqueur roumain.

Pour la première section, l'auteur utilise avec savoir faire les données de l'historiograp-
hie roumaine et étrangere dans ce domaine, II parvient de la sorte, it en degager les traits
essentiels de la personnalité de Grigore Ureche. Par la meme occasion, 11 brosse le tableau de-
la société dans la premiere moitié du XVII' sleek..

En ce gut concerne les principales données biographiques, elles, n'apportent rlen d'iné-
dit, mais pour certaines d'entre elles l'auteur fournit d'autres témoignages documentaires.
Rejeton d'une famille de bolards de vieille souche de Moldavie, Grigore Ureche disposait d'une
solide culture humaniste acquise apres des etudes menées en privé avec des précepteurs autoch-
tones, en roumain et en vieux-slave Au College jésuite de Lwow, dans l'Intervalle des entrées
1612-1618. Rentré au pays, il obtlendra, tout it tour, les plus bautes (lignites de la hiérarchie
moldave, jusqu'A ce,lle de e mare vornic hl TAril de Jos (sorte d'administrateur en chef de la
rnoitie du pays), sous le regne du prince Vasile Lupu, en 1643. Le calme relatif de ce regne
a permis au chroniqueur de travailler pendant quelques minks à son ceuvre capitale, la pre-
miere chronique en langue roumaine d'orientation hurnaniste, ceuvre concue et parachevée
durant cette period% entrée dans l'historiogmphie sous son titre roumain: Lelopisejul Tdrif
Moldovet, de clnd s-au descdleccd jara pi de cursul anilor pi de viaja domnilor (.,.) pInd
Aron Vodd.

La seconde partie de la monographie de D. Velciu traite des différentes questions qui
se sont posées A la longue an sujet de cette c.hronique d'Ureche. C'est le merits de l'auteur
d'avoir réussi la synthese des résultats et conclusions des exegetes de la littérature roumaine
ancienne. Par exemple, du fait que le manuscrit original s'était perdu, l'ouvrage connu au-
jourd'hui sous ce titre comporte toute une série de passages additionnés ou interpolés, dus
it Simon DascAlul, Misail CAlugArul et Axinte Uricariul. Les controverses concemant la date
de la redaction de cette chronique, la precision de l'apport * de Simion DascAlul et des au-
tres interpolateurs de méme que l'existence de certaines sources utilisées par Ureche offrent
dans les pages de la monographie de D. Velciu une documentation solide servant de base

son Interpretation véridique.
A propos de sl'historien Grigore Ureche, notre auteur souligne le fait que cette chroni-

que de la Moldavie est le premier ouvrage d'histoire nationale en langue roumaine rédige
directement sur l'initiative patriotique du chroniquer s et que son importance documentaire

est exceptionnelle. Ilnote aussi la conception personnelle de Grigore Ureche en ce qui concerne
1 a verité historique incarnée dans s la Moldavie, avec ses princes, sa terre et ses hommes s.

Personnalité culturelle et homme d'action, Ureche s'est penché aussí sur l'histoire des
autres contrées et des autres peuples, son ouvrage comportant deux sections supplémentaires
consacrées à l'Orient: s De l'empire tatare et de leur coutume et de l'espace embrasse par
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le Pays Tatare* (De Imptudita teddrascd st de obiceiul lor 411 dt loc cuprinde Tara Tatdrascd)
et De l'empire des Tuns et de leur début et leur croissance, de quelle manière ils commen-
drent et ils se multiplièrent et Ils grandirent jusqu'A tant de grandeur et de gloire et de
force* (De Impdaffia turcilor st de Inceputul tor f i de adaosul tor, In ce chip s-au Inceput
.g s-au trunugit pi s-au INit la allta metrire st cinste si Mae). A part les descriptions géographi-
ques, ces deux sections fournissent également des données relatives A l'histoire, la vie sociale,
l'organisation administrative, les traditions et les croyances de ces peuples.

L'auteur ajoute it la fin de son ouvrage une annexe documentaire (1635-1646), ainsi
qu'une ric.he bibliographie et un index des noms, sans oublier un résumé en français, ini-
tiative qui complete heureusement cette nouvelle parution de la collection e Universitas t
publiée par les Editions Minerva.

D.E.F.

RUMJANA MIHNEVA, La participation de la Russie aux guerres de la Sainte-Alliance, armies
'80-4 90 du XV IP siècle (Le comte Luigi Marstgli d son rapport 41 Dellt successi possi-
bin delle armi della Moscovia coniro l'ottomano Impero s), e Etudes balkaniques s, XV,
2, 1979, pp. 94-103.

Commd tout ce qui concerne la figure, d attrayante, de Luigi Gerdinando Mersin,
diplomate, ingénieur militaire, géographe, naturaliste et arc.héologue (1658-1730), cet article
tournit une contribution intéressante A l'histoire du Sud-Est européen. 11 s'agit, dans l'occurence,
d'un rapport adressé aux conseilleurs impérlaux de Vienne en 1695 on 1696 au sujet de la
contribution pouvant etre fournle par la Russie A la Sainte Ligue (11 est impossible de ne
pas remarquer que le nom de Sainte-Alliance* demenre attaché A une toute autre orga-
nisation Internationale, née apres le Congres de Vienne). Ce document est accompagné
d'une carte des territoires engages dans la guerre antiottomane et d'un plan de la lorteresse
d'Oeakov que Mersin tenait du prince de Valachie, Constantin Brancovan. Ni l'une, ni
Pautre ne sont reproduits.

L'étude di Wile MIhneva, par affieurs bien informée, eta, gaga A employer des sources
éditées ou commentées depuis longtemps par les historiens roumains (N. Iorga, Manuscripte
din bibliotectle streine relative la Istorta romdnitor, A.A.R., m.s.I., He serie, t. XXXXI, 1899;
Operele.lut Constantin Cantacustno, Bucarest, 1901, pp. 41-59; Al. Marcu, Dale ce ne privesc
In autobtografia contelut Marsilt, dans inchinare lui Nicolae lorga, Cluj, 1931, pp. 247-253).
Enfin, un tel exemple acheve de nous persuader qu'il y a encore beaucoup 4 glaner dans les
papiers de Marsill, conserves 11 la Bibliotéque universitalre de Bologne.

A.R.I

Les Lumtires en Hongrie, en Europe centrale el en Europe orientate, Actes du Troisième Col-
loque de Métraffired (28 septembre 2 octobre 1975), Akademiai Klad6, Budapest
1977, 356 p.

Les colloques ae MAtrafilred sur les Lumières en Hongrie, en EuroPe centrale et orien-
tale sont déjà devenus une tradition. D'autant mieux venue que leurs débats portent sur des
problemes et surtout sur des aires géographiques dont l'entrée dans le grand jeu des Lumières
a été tardive, lente it se faire remarquer, ma's plus remarquable de ce fait meme. Si les deux
premiers vohunes rendant compte des débats organises en 1970, respectivement en 1972
marquent par-dessus tout la diversité passionnante des questions suscitées par les Lumières
telles que posées en Europe centrale et orientale vis-A-vis d'une problématique desormais
s classique s en partie classée comme telle des Lumières occidentales, le troisieme vohune,
se distingue par des vues plus approfondies en direction de cette diversité; on y deckle une
tonalité d'affrontement milli, A partir de laquelle on peut prévoir des changements ra-
dicaux, dans un avenir assez proche, de tel ou tel secteur de cette s discipline s quasi-
autonome qu'est devenue l'étude des Lumieres. Les themes soumis aux &bats du Troisième
Colloque plus exactement &finis, sernble-t-il, que ceux des coloques precedents ont
été: Système de l'absolutisme éclairé ; Culture d public au XVIII' stacle; Stgles des Lumières.
En marge de ces themes généraux, objet chacun de deux ou trois rapports en dialogue ouvert
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avec des interventions orates, ont été égatement presentees des communications hors dis-
cussion mats gravitant autour du sujet débattu: applications, questions spéciales, d'Inte-
ret technique ou documentaire etc. Chncun des trots cycles * du dialogue it deux niveaux
A l'exception du premier, qui ne comporte pas de communications hors discussion est
clos par les réponses-conclusions des rapporteurs. Cette harmonieuse mise en forme des débats
permet que l'on Cu dégage A la fois la richesse des informations et la Vetteté des attitudes,
méthodologiques aussi bien qu'idéologiques; c'est ce dernier point qui est particulièrement
important, en ce que s'y dessine la tendance dominante du Colloque d'organiser, de structurer
une masse proliférante de données par un parti-pris de conceptualisation qui est rien moins
que nécessaire. C'est d'aileurs sur ce point precisément qu'ont eu lieu des discussions les plus
enflammées méme si, comme c'est le cas par exentple pour le defixième theme (probleme
de la diffusion des Lumieres dans les masses) ou encore pour le troisième (question du style
ou des styles des Lumières), l'affrontement de positions différentes, volre opposées, semble
porter sur l'interprétation des données.

L'importance d'un accord conceptuel a été relevée d'emblée, et pleinetuent, lors des
débuts suscités par les rapports consacres au premier theme (Albert Soboul: Sur le systéme du
despolisme éclairé; Crete Klingenstein: Midge Ueberlegungen zum pol(tischen System des auf-
gekleirten Absolultsmus; Domokos KosAry : Absolittisme éclairé tendance nobtliaire éclairée),
où il est apparu qu'un examen s de l'intérieur* du systeme, en ses variantes de la manifesta-
tion, nationales ou zonales, requiert des distinctions (p.c. entre s déspotisme éclairé s et
..absolutisme éclairé") à reference precise, qui entrainent des modifications dans l'ensemble
des perspectives théoriques sur la question. Si les discussions autour du premier theme sont
plus circonscrites, de par le caractère méme de celui-ci, elles s'ouvrent en évantail autour du
deuxième. La question itnpliquée dans le theme y a été abordée à partir d'angles divers dans
les trots rapports (Roger Bauer: Culture el public au XVIIP stècle; Kilmán Benda: Les
Lumléres ella culture paysanne dans la Hongrie du X VLIP allele; Alexandru Dutu: Tradition
orate et expansion du llore l'exemple de la culture roumaine), dans ce sens que la reponse
y a été en queique sorte oblique, à partir d'exemples partículiers (le rapport de Roger Bauer
portant sur la Utterature josephiste, les deux autres sur les cultures annoncées dans le titre).
Aussi est-ce le tour des discussions de fournir les precisions d'ordre théorique ou conceptuel
et également de statuer sur Finterprétation des données done sur une problématique de
l'attitude de recherche proposées par les analyses des rapporteurs. C'est dans ce sens que
s'orientent les interventions substanticlles de Domokos KosAry, Imre Wellnaann, Paul Cornea,
Bela K6peczi etc.; les informations supplémentaires qu'elles apportent ont, dans la plupart des
cas, un but méthodologique (cf. Paul Cornea: les niveaux de la reception; Bela Ktipeczi:
les facteurs national et International quiinterferent dans la culture de l'Europe centrale et orien-
tate etc. celui de fournir une orientation à une recherche encore assez dispersée.

L'aire des débats s'élargit encore plus autour du troisième theme; c'est là d'ailleurs
que se situent les plus nombreuses communications thors discussion * 9, contre 4 en marge
du deuxième theme (portant ceux-ci, sur une problématique A forte preponderance sociologique:
en litterature polonaise (Zdiestaw Libera), en =Were de marché du livre franeais (Louis
Trénard), concemant le réle du thatre dans la vie culturelle de la Russie au carrefour des
deux siècles (Olga Dergeavina); enfin, sur le rAle des Lumieres dans la formation de la langue
et de la culture linguistique hongroises (IstvAn SzanthmAry). C'est aussi autour du troisieme
theme qu'ont eu lieu les débats les plus larges, du fait, semble4-11, non seulement de l'am-
pleur du. sujet, mats aussi de sa relative imprecision. Les deux rapports (Jean Ehrard: Y a-l-t1
un style des Lumtéres? et Anna actor Arts et Lumiéres), le premier par son caractere spew-
latif, le second par son caractere scrupuleux et circonstancié, ouvrent la voie aux discussions,
particullèrement fournies et sensiblement polémiques surtout autour de l'unicité ou de
la multiplicité stylistique des Lumieres, Jean Ehrard ayant repondu par l'affirmallve A la
question posée par son titre. 11 y a lieu d'en signaler celles de Jacques Volsine, Jac-
ques Proust, Paul Cornea particulièrement pertinente Desz6 Bared', Gy6rgy M. Vaj da,
Hedvig Szabolcsi remarquable de précision, Eduard nene etc. Plus que dans les debats
suscités par les autres themes, 11 est apparu que la mouvance du terrain oa pourralt s'instal-
ler une veritable "stylistique" des Lumières exigeait avant tout des precisions terminologi-
ques et aussi une typologic reposant, it son tour, sur une typologie circonstanclee des cul-
tures, en particulier de celles de l'Europe centrale et orientate, irréductibles, de par leur richesse
et leur originallté, â un scheme dont la fonctionnalité a eté mise à l'épreuve sur les seules
Lumières occidentales, françaises en espece. C'est d'ailleurs ce qui a été relevé avec une
grande diversité de moyens, preuves textuelles de tous genres A l'appui, par les commu-
nications *hors discussion* veritable kaleidoscope d'interprétations esthetiques, s'échelonnant
de la litterature (Roger Laufer:. sur la fable de la Fontaine à Florian) Viiiim Turéany:
observations sur le style des Lumières slovaques) à la danse (Zoltin Falvy: sur une collec-
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tion dt danses hongroises), en passant par l'architecture (Istvin Bib6; Influences européennes
et développement local; Gylirgy Kelényi: rate et signification de la manière" constructive
en Hongrie), Piconologie (Pavel Preiss: l'allégorie profane) et ses rapports avec la litté-
rature (Géza Galavics: Le Télémaque et les peinture-s murales de Sopron), enfin l'art thérl-
tral (HedvIg Belitska-Scholtz: rnécènes et styles). Une mention it part dolt étre faite id
de la communication de Teresa Kostkiewiczosva qui présente un dictionnaire des Lumières
polonaises (en annexe les articiesf t Classicisme r, Rococo , ouvmge monumental para depuis,
et rC:digé par une équipe de l'Institut des Recherches Littéraires de l'Académie Polonaise des
Sciences.

Les Ades du Trolsième Colloque de 3161rafdred, débordent, quant à l'intérét plurldisci-
plinaire, leur rate de simplement consigner des discussions occasionnelles; outre qu'lls témoi-
gnent de la préoccupation constante du Comité du Colloque (composé de Béla Kiipeczi, Eduard
Bene, Ilona Kovacs), gut s'est aussi chargé de la réciaction du volume, de sérier les problémes
par degrés d'importance et d'en assuer la continuité, ces Ades constituent, replacés dans leur
ensemble, une mise au point périodique des diverses positions exemplaires dans leur diver-
sIté méme de la recherche sur les Lumières en général, surtout sur les acquis qu'elles
font à partir des Lumiéres en Europe centrale et orientate. La poursuite des Colloques, ainsi
que de la publication de leurs Actes, n'en est que plus souhaitable.

I.B.

NIKOLA GAVRILOVIC, O rumunskom prevodu Rajteevog Maloga kaliht:lsa (A propos de la
traduction roumaine du petit catéchisme [élaboré] par Rajlé), Zbornik za istoriju
Novi Sad, 1978, p. 7 17.

L'article traite d'un aspect important des rapports culturels roumano-yougoslaves att
XVIIle siécle, marqués par les circonstances politiques généralement eonnues, dans eette
conjoncture oh la Serbie, de méme que le Banat (et temporairement l'Olténie aussi) se trou-
vaient englobés dans les frontiéres de l'Empire des Habsbourg. A cette époque les Serbes et
les Roumains des territoires occupés et qui appartenalent à l'Eglise orthodoxe etaient pine&
sous la juridiction de la métropolie de Kalovac (portant également le nom d'Eglise orthodoxe
de Transylvanie). Le présent article évoque Phistorique de l'élaboration du Petit Catéchisme
Ault en serbe par J. Rajid, sur l'ordre de Marie Thérèse, ainsi que le raid tenu par les lettrée
roumains et serbes pour ce qui est de sa diffusion dans les provinces roumaines. Dans l'idée
de la souveraine, ce catéchisme étalt censé servir entre autres aussi aux écoles rouinaines
5 non uniates 5., des territoires occupés, ce qui exigealt, sans doute, sa traduction en roumain
et sa multiplication grace a l'imprimerie. En ce qui concerne la version roumaine du Petit
Catéchisme, l'impératrice avait donné l'ordre exprès qu'elle soft réalisée ea caradares &dins et
non cyrilliques. Comae l'auteur le remarque à juste titre, cet ordre comportait un évident
substratum politlque: celui visant a séparer les Roumains du Banat et de Tmnsylvanie de
lcurs litres de Valachie et de Moldavie

Lorsqu'il souligne les principales étapes de lit genèse de la version serbe, le spécialiste
s'arréte aussi longuement sur sa traduction en roumain. Contmirement aux points de vue
antérieurs, formulés par P. J. Safallk, St. Novakovié et quelques autres encore, reprls dans la
contribution de G. Mihajlovie, Srpska bibliograllja XVIII veka (La bibliographie serbe au
xvIIIe siécle), attribuant cette traduction à l'évéque Pahomije Knetevie, avec le siège
Arad, Nikola Gravrnovie propose une autre attribution. En effet, partant d'une édition rou-
maine de la Crenique du Banat (Nicolae Stoica de Hateg, Crortica Banalulut, étude et édi-
tion de ,Damaschin Mioc, Bucarest, 1969), le spécialiste serbe aboutit a la conclusion que in
traduction roumaine du Petit Catéchisme est due à deux lettrés roumains, disposant
d'une solide formation humaniste, ce gut leur a permis d'aborder sans difficulté le texte
slavon. L'un deceslettrés a été Dimitrie Eustatievici Grid, secrétalre de l'évéchè transylvain,
le directeur des écoles non mantes. nationalesr*. Ce fut lui qui commença le travail sur le
texte slavon. en 1774, mais apMs avoir poursuivi sa traduction un certain temps, il a tombé
malade, aussi, la traduction, a été continuée et achevée en 1775 par Nicolae Stoica de
Hateg.

Tout en se maintenant dans les limites d'une stricte impartialité scientifique, l'auteur
de l'article a mis en lumière le idle des deux lettrés roumains Dimitrie Eustatievici Grid
et Nicolae Stoica de Hateg pour la formation de plusieurs générations d'intellectuels, ainsl
que dens le domaine de la traduction et In diffusion du livre, actes de culture traltés comme
11 convient par sa contribution.

E.S.
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Demselben Autor verdankt man eine 1977 in Ljubljana kilrzegerfasste, populArwissen-
schaftliche slowenische Ausgabe dieser nun griindlich vertieften, ausführlicheren und abgan-
derten Kopitar-Monographie: Jernej Ropitar, Partizanska knijga, Ljubljana, 1977 (in der
Reihe ZnamenIti Slovencl").
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JOZE POGACNIK, Bartholomaus Kopiiar. Leben und Werk, Dr. Dr. Rudolf Trofenik,
chen. 1978. 231 S. + 16 Bildtafein

AlS XV-ter Band in der Reihe Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen"
lit unilingst im Mfinchner Dr. Dr. Rudolf Trofenik Verlag elne dem immer noch in
der Fachliteratur umstrittenen Pers6nlichkeit des Slawisten und Kulturfarderers Bartholo-
mAus Kopitar gewidmete Monographie erscidenen. Der Verfasser dieses interessanten, modern
gedachten und gesclariebenen Buches, Joie Poggnik, kreint dadurch glAnzend seine schon
langjAhrigen Studien auf dem Gebiete der Kultur- wad Geistesgeschichte der Slowenen und
bringt erstmalig sollte es auch als Paradoxum erscheinen eine bis zur Zeit noch ent-
behrte abgeschlossene kritische Wertung und Analyse des Lebens, Werkes und der Ideen-
welt eines der hervorragendsten AufklArer der Sildslawen, BartholomAns Kopitar. Ala v6llig
rechtfertigt rechnen wir die VorsAtze mit welchen J. Poga6nik zur Exegese von Kopitars
-vielseidges Schaffen und Denken geschritten ist: Kopitars Werk 1st meistentells nicht die
Frucht ruhigen Forschens und Erkennens im Shullenzimmer gewesen, sondern die Folge und
die Waffe elnes manchmal sch6pferischen, manchmal hemmenden Konfliktes. Der Autor
'withlte sich den anstrengendsten Weg zur Durchsetzung seiner Erkenntnisse, daher ist er in
seinen Ausserungen in manchen Nuancen absichtlich ilbertrieben oder polemisch agressiv.
Man dari sich nicht vom ironischen oder angriffslustigen Ausseren irrefithren lassen, sondern
muss hinter der Oberfliche die tieferen Grande suchen und die wirklichen Motive feststellen.
Unsere Aufgabe ist es, Legende und Wahrheit voneinander zu trennen und das, was der Zeit
angehárt, von dem abzusondern, was die Elgensclaaft der Dauer besitzt. Ohne eln festes
und klares Kriterlum filr diese Unterschiede lassen sich Kopitars gedankliche und kulturpoli-
tische Ausgangspunkte nicht verstehen, noc.h weniger lassen sie sic.h historisch entsprechend
bewerten" (S. 9 10). Es ist umso verstAndlicher und lobenswiirdiger, dass J. Pogainik
anlasslich der Analyse von Kopitars Werk bestAndig dessen Gedankensystem und Logik
durch eine tiefgehende nuancierte Untersuchung, durch Aufspilrung der Quellen einzelner
Behauptungen und durch Errnittlung ihres Inhaltes und ihrer Bedeutung far die Zeitgenossen
oder die Nachweit ins Licht zu stellen bestrebt war. Dadurch hat das Buch auch eines seiner
bestimmenden Absichten erftillt, u.zw. die Richtung von Kopitars OriginalitAt aufzuzeigen und
zu bestimmen. Dabei ist der Verfasser wie er tibrigens selbst behauptet dem allgemeinen
Bild der Epoche und Kopitars selbst tren geblieben. Mit Recht behauptet J. Pogainik, dass
die Genese und AusprAgung von Kopitars wissenschaftlichem Denken nicht zu erklAren ist
wenn wir sie nicht in ihrer Entwickiung betrachten; nur diese beiden Aspekte kAnnen den
Forscher zu einem wirldichen 1:111d leiten, das den Quelien, Dbnensionen und der Bedeutnng
von Kopitars gesamten TAtigkeft gerechnet wird" (S. 10). Aus eben dlesem Grand hat der
Autor die Kopitar-Monographie als eine problernbezogene Darstellung konzipiert, die dem
anspruchsvollsten Leser entsprechen soli. Nachdem uns J. Pogainik mit der Persanlichkeit
gund TAtigkeit Kopitars vertraut macht wobei aufgrund glaubwardiger Aussagen oder Aus-
serungen die psychodynandschen und characterologischen Eigenheiten umrissen werden und
die Themenbereiche die sein Forschungsinteresse anregten synthetisch umrissen werden -e- sind
die folgenden Kapiteln der Untersuchung der drei grundsAtzlichen Problernkomplexe die
Kopitars Gedankensystem bestimmt haben, gewidmet: Kultur, Sprache und Geschichte.
Und diese Kapiteln, die die umfangreichsten sind und den Mittelpunkt des Buches bilden,
bieten such das meiste geschichtliche und kulturgeschichtliche Material, wobel hier such die
meistern Neuerungen in der Interpretation gebracht werden. Das Werk Kopitars bekommt
dadurch neue Dimensionen, die es als PhAnomen der Kultur- und kulturpolitischen Ideo-
logic erscheinen lAsst, welchem fiir die erste HAlf te des XIX. Jahrhunderts nicht nur sildsla-
wische sondern auch siidosteuropAische Bedeutung zugesprochen werden miisste.

Wenn uns J. Poga&ilk auch schon eingangs versichert, dass bel Abhandlung der far
den Gesamtkomplex weniger bedeutenden Probleme, die von kurzem Atem oder vortiber-
gehender Wichtigkeit waren, ... bewusst kurz (oder stilischweigend)" hinweggegangen wurde,
so erachten wir es doch als nötig ein Wort mehr zur Polemik Kopitars mit Petru Maior zu
sagen. Dem Autor sind nur zwei der polemischen Schriften Maiors, u. zw. Animadversiones
in recensionem historiae de origine Valachorum in Dacia (Ofen, 1814) und Reflexiones in res-
ponsum domini recensenlis Viennensis ad animadversionis in recensionem hisloriae de origine
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'Petra Mahar wird aber mit korrektem Vornamen im Anhang zitiert (S. 220).
3 Vgl. diesbeziiglich Marla Protase, Petra Mator polemist, in Studil si cercetAri stiin-

ilfice", Filologie, Jai, 11 (1961), S. 149-170 und neuestens dieselbe, Petra Maior, un ctitor
de conatiinfe, Editura Minerva, Bucuresti, 1973; siehe auch Emil Boldan, Petra Maior f t
problema conlinuittliii In Dacia, in CercetAri de llmbit si literaturA", Oradea, 1971, S.
223-231. Das Interesse Kopitars fiir das rumilnische Schrifttum 1st auch durch die Existenz
rumitnischer Biicher und Handschrfften in seiner Bibllothek belegt, vgl. Ovid Densusianu,
Carti st manuscrise vecht románeatt (In biblioteca Lai B. Kopitar), in Revista de criticA
literarA", Iasi, II (1894), 5-6, S. 258-259.
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Valachorant in Dacia (Pest, 815) bekannt; hinzu seien noch andere zwei erwAhnt, die das
BIM der Meinungsauseinandersetzungen mit Kopitar vervollstandigen: Rdspunsul la artina
carea s-aa dat asupra persoanei lui Palm Mator,cutiorul Istoriet cell pentru inceputul romlintior
In Dachia (Ofen, 1814) und Conlemplatio recensionts In Valachicam anticriticam literaris ephe-
mericlibus Viennensibus (Ofen, 1816). Sich auf die Polemlic Kopitars mit Petru Mator bezie-
head, zitiert J. Pogadnik letzteren als ramilnischen hliheren Geistlichen G. Maior" (S. 40)
und, in derselben Form G. Maior, auch im Personenverzeichniss (S. 229), wobei doch Grigore
Maior als unierter Bischof der siebenbiirger Runninen etwas friiher (1772,-1782) tAtig war 2.
Auch klinnen wIr der Meinung des Autors, dass Petru Maior gegen die Beweise Kopitars
bezllglich der Vermischung der Walachen mit den Dakern und Thrakern und der weiteren
Verwendung des kyrillischen Alphabetes nichts austrichten konnte (S. 41), nicht beistimmen.
Neuere Forschungen der rumAnischen Philologen und Historiker bieten diesbeztiglich eindeu-
tige Schlussfolgerungen 3. Abschliessend sei noch hervorgehoben, dass manche der im Anhang
yeráffentllchten Titein der Kopitar-Bibliographie einen merklichen Beitrag far die Kenntnis
der Beziehungen zu dem rumanischen Aufkirlrer Petri" Maior bringer'.

C.F.

PANAIT ISTFtATi Scrisori cdtre Jean Richard Bloch, "Manuscriptum"' 1979, no. 8 (36).
X, p. 136.

The Romanian literary magazine "Manuscriptum" shows a constant interest for the
literature in the Balkans. This issue is a good evidence. It publishes an article on the
relationships between Nikos Kazantzalds and Panait 'strati. It also publishes a series of
most interesting letters of Panait Istrati's addressed to Jean-Richard Bloch.

Panait 'strati was one of the most interesting personalities of the Romanian literature.
There are still many things to be known about his life as all his manuscripts and letters
were presented by 'strati to his friends. Jean-Richard Bloch was a friend of 'strati's, a writer
himself and editor who helped him correct the French of his writings,

Rotnain Rolland discovered 'strati and was the "first hand" in correcting 'strati's
French editions. But as Rolland could not go on doing it because of his poor health, he
introduced 'strati to Jean-Richard Bloch who corrected the manuscripts of "Stavru", "Mos
Anghel",, "Moartea lui Mo; Anghel", "Cosma", "Haiducli", "Domnita din Snagov", "Codin",
and "Mihail".

The letters Istrati exchanged with Bloch are a good evidence of how the correction was
done. Istrati's French was in fact surprisingly good. Bloch's corrections mainly regarded syn-
tactic constructions and the misuse of several terms. He was a very modest man and would
not have agreed to signing his corrections. The letters reveal Istmti's insistance that he should
signa "Une explication et des aveux de ta part s'imposent Tu fais un travail de langue fran-
vaisea eh, bien il faut le dire. Le dire jusqu'i quel point 11 y va, ou il cesse ... J'appelerais
cela une collaboration. Tu collabore avec mol, II faut le dire ..."

Mostly the letters witness in fact the making of Istratl's books. In the letter dated
12th of August 1924, he refers to "Oncle Anghel" and In that dated August, 29, he comments
upon it Bloch seems to have had doubts about it; "Tu fus un ami critique accompli quand
tu remarque l'inconsequence de la conception de L'Oncle Anghel (dans la mort)". 'strati asked
for criticism and was very grateful to his friend for whatever he objected to, as he knew
Bloch was a friendly critic and his criticism could prevent the more bitter one of the
public': "Comme je serais reconnaissant i l'ami qui voudra, guidé par cette indication, donner
dans un petit appercu, la facon de voir et de juger mon ceuvre avant que de gros malenten-
dus embrouillent les raisonements et me mettent mal avec le lecteur intelligent I".
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The correspondence is also telling in terms of human relationships. Istrati was an
Oriental, who was eager for friendship and warmth. Western Europe was for him a place
where people Were cold and where 'friendship had quite a different meaning than the one he
had been used to: "Mais, sachez que 'nos' deux aimons 'vos' deux comme cela ne se fait
pas A Paris , .." (13th of July 1924).

Worth mentioning is the introduction Alexandru Thalex made to these letters. It
stands proof to a deep knowledge of Istrati's work and life and is extremely useful for
reading the letters.

L.B.

The American Bibliography of Slavic and East European Studies for 1975. Editor: David
H. Kraus. Associate Editor: Anita R. Navon. American Association for the Advance-
ment of Slavic Studies, Columbus, Ohio.

The American Bibliography of Slavic and East European Studies for 1975 contributes
towards the better knowledge of Slavic and Balkan studies in America. The conception is
exhaustive. The domains dealt with range from general works (concerning travelling, art
albums, area studies, language and litemture studies) to anthropology, archeology, folklore,
arts, economics, education, geography and demography, government law and politics, history,
international relations, language and linguistics, literature, philosophy, political theory and
ideology, psychology, religion, science, sociology, obituaries, and a part dedicated to book
reviews.

The final bibliographical index and author index are extremely useful.
The general impression is that of completeness. The authors seem to have forgotten

just nothing for their book to be as complete as possible. The impression is not deceived by
the contents. The Selection of works included is equally minute and complete.

The sections devoted to Romania are almost complete starting with books dedicated
to tourism and ending in reviews.

The initiative of such a bibliography is worth double attention. It is primarily an evi-
dence of what has been issued in the United States concerning East Europe and the Balkans
and it is an invitation to do more in the field. Generally speaking more tourism books should
be edited on Romania and the arts in the East should be made better known to the Americans.

To conclude, we would mention that the present bibliography becomeS very much
of a common asset as English is a language of wide circulation and the books themselves
are sure to have a broad readership.

L.B.

Leksikon pisaca Jugoslavija (A lexicon of Yugoslavia's Writers), Novi Sad, Matica Srpska,
1972.

The "Lexicon of Yugoslavia's Writers", printed in five volumes, the first of nhich
came out in 1972, represents an important editorial event in the neighbour country's literary
life. And this is due both to the rich list of authors comprised, as well as to the first-hand
contributors, specialists in litemture, from all regional cultural centers in Yugoslavia.
So, we are being presented with an important work of exhaustive reference, This n ork
has been initiated by one of the oldest Yugoslavian literary societies, "Matica Srpska". And
the fact is not at all accidental if we come to think that, from the very beginning of the
19th century, the most progressive-minded intellectuals were grouped around it, promoting
the idea of the complex and important role of literature in society. Militating in favoUr of poli-
tical unity and the preservation of national identity in the literature of Yugoslavia's peoples,
the dictionary is a reply of our century to most of the scholars' ideals attained in the
past. The factual material on which the work is based is of a very large spatial and tem-
poral extent. The most detailed data regarding the life, work, social and political activity
of greater or lesser writers are supplied, covering a vide span of time, between the 9th
century when the writing in Slavonic began in other words from Cyril and Methodius'
time up to our days. All these writers are presented in a simple style, limited to facts,
without narrative digressions, not even for the most distinguished figures.
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The dictionary of authors is based on the idea of presenting in detall the writers'
life and literary activity, in alphabetical order of names. So, the editorial staff has abandoned
all synthetical entries on the history of some schools and literary trends. Within the context
of ugoslavian literatures, stress is being laid on individual contributions and entries on
men of letters, managing review editors or leaders of literary societies being inserted. Then,
a new 'nodality of presentation offers new possibilities of analyzing Yugoslavia's literary and
cultural life over a very long period. As for the contents, the reader will find in the pages of
this work some scholars who belong to more than one national literature, either by their
ethnical origin or literary activity. Beginning with Cyril and Methodius, the teacher of all
Slays, through the Middle Ages and to the modern times, the phenomenon is recurrent. This
is actually a typical feature of the south-east European culture, more or less manifest,
depending on the cultural trends that generated them. That is why a scholar such as Grigore
Tzamblac, for example, will occur in almost all national histories and in all national literary
dictionaries of south-east Europe. As a matter of fact, Grigore Tzamblac is present in Serbian,
Romanian, Bulgarian and Russian reference works. And there are even more examples. Each
time they coincide with those moments in the national history that allowed simultaneous
response to other international movements. Such phenomena, if rightly understood, have
always made important contributions to the relations between national cultures on different
stages of development, under historical conditions favourable to their recurrence. In some
periods, they perfectly express the relations between the literatures of peoples in south-east
Europe. The scientific value of this work is also enhanced by the mode of presentation of the
material. First, the title, as it is formulated, does not give a cue to a very important matter
of contents which distinguishes the present dictionary from previous one,s. The term "Yugo-
slavia" has in history, in all Slavic languages, the meaning of "Southern Slays" but it is,
at the same time, the name of the modern state of the Federal Socialist Republic of Yugo-
slavia. The title refers of course to the latter meaning. Thus, the Lexicon presents all the writers
born within these geographical limits between the 19th and the 20th centuries, who lived
and wrote there, regardless of their extraction and the language in which they wrote. As ori-
gin would have been difficult to establish for the writers of the older epochs, the technique
of presenting the authors has been unified through the elimination of this mention in all cases,
both for writers of the Middle Ages as well as for modern writers. Such a view made
it possible to include the writers of the coinhabitating nationalities as well. As to the other
meaning of the term "Yugoslavia", that is "southern Slays", all writers were entered, on ency-
clopedic principles, regardless of their extraction, and their present citizenship, of their birth
and writing place, in the framework of the present Yugoslavian federative state, composed
of six national republics with three literary languages: the Serbo-Croatian or Croato-Serbian,
the Slovenian and the Macedonian. The criterion of selection is that of the language in which
the authors wrote, that is, one of the three above-mentioned languages.

Thus, for example, one can find in the Lexicon, Serbo-Croatian writers such as Vladimir
Cokov, and others who carried out their activity in Romania. An immense volume of work
was required to trace these foreign writers, a work accomplished by groups divided by diffe-
rent countries. The selection of the Romanian material, is due to professor Radu Flora, one
of the most remarkable Romanists in Yugoslavia, well known by his rich publicistic activity.

The principles underlying the elaboration of the Lexicon being so flexible, all important
foreign translators who made the Yugoslavian literature known in the world have been included.

We insisted on all these details in order to stress the vast proportions of this work,
unique in the history of the Yugoslavian people's culture, both in point of the volume of the
factual material and of its original elaboration technique, capable to express the complexity
of the literary life in the Yugoslavian milieu. In this way, the absence of similar works in the
past has been supplemented.

Another important feature which distinguishes this Lexicon from other works of the
kind is that the typed space does not follow established esthetic norms; it is more or less
restricted depending on the life and activity of every writer, IA Rh alias forms of expression,
indicating thus the true value and importance of literature in thc life of society. As a result
of this attitude, in more cases than one larger space was given to writers holding a less impor-
tant place as literary value is concerned, but being more involved in the social and cultural
life. The scholar interested in literature will find in this Lexicon an up-to-date bibliography
of writers and works written in and outside Yugoslavia, for and about this country. At the
end of the work a chronological bibliography comprising the literary publications, newspapers
and magazines is added with mention of their time of publication and the alphabet in which
they were printed. Foreign names which were transliterated In Serbo-Croatian in the Lexicon
are rendered in the Latin alphabet, in an index.

E.I
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CORRIGENDA

La Rédaction désire préciser que Varticle de Theodor N. Trapcea, Aspeckte
aus dem sozial-likonomischen Lehen der Ildren zwischen Orsova und Calafal, XVI.
XVIII. Jh., paru dans le nv 3 1979, est basé sur les documents publiés par
Du§anka Bojanie-Lukaé dans ses ouvrages Turski zakont i zakonski propisi
tz XV i XVI veka za Smederevsku, Krusevasku i Vidinsku oblast, Belgrade, 1974
et Vidin I vidinskijal saneak prez 15 16 vek, dokumenti ot arhivite na Cart-
grad i Ankara, Sofia, 1975, et par Mihnea Berindei, Manche Kalus-Martin et
Gilles Veinstein dans l'article Actes de llurad III sur la region de Vidin et
remarques sur les qam-in ottomans, Sfidost-Forschungen XXXV, 1976.

Dans l'article Un document génois sur la langue rouniaine en 1360 (RESEE
2 1980) du professeur Michel Balard (qui n'a pas corrigé personnellement les
épreuves)

p. 234 note 5 lire Xeugriechischen
p. 236 ligne 1 du document lire habilator

ligne 2 du document lire burgensi Peyre
ligne 7 du document lire duos
note 1 lire cancelle
note 4 lire sagium

p. 237 ligne 16 lire indictione
ligne 19 lire Guisulris, vocalis, rogalis
ligne 4 du document n° 2 lire tenendum

p. 238 ligne 8 lire scribo, inrrascriplus.

www.dacoromanica.ro



TRAVAUX PARUS AUX ÉDITIONS DE L'ACADÉMIE
DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE

ALEXANDRU DUTU, Romanian Humanists and European Culture. A Contribution to Com-
parative Cultural History, Collection Bibliotheca IIistorica Romaniae ò, Studies
55, 1977, 196 p.

ADOLF ARMBRUSTER, La Romania!, des Roumains. Ilistoire d'une idée, Collection o Biblio-
theca Historica Romaniae », Monographies XVII, 1977, 279 p.

H. MIHXESCU, La langue latine dans le sud-est de l'Europe, 1978, 401 p., Coédition avec
o Les Belles Lettres ).

PETRE DIACONU, Les Coumans au Bas-Danube aux XI' siécles, Collection (13iblio-
theca Historica Romaniae e, Etudes 56, 1978, 158 p.

ZAMF IRA MIHAIL, Terminologia portului popular romiinese in perspectival etnolingvisticti
comparatii sud-est europeana (Terminologie dat costume populaire roumain dans la
perspective ethoolinguistique comparée sud-est europL:enne), 1978, 255 p.

PETRE ALEXANDRESCU, La eéramique d'époque archaique et elassique (Vile ive s.),
Histria IV, 1978, 253 p.

MARIA COJA et PIERRE DUPONT, Histria V. Ateliers céramiques, 1979, 169 p.
C. VELICHI, La Roumanie et le mouvement révolutionnaire bulgare de libération nationale

(1850-1870), 1979, 231 p.
ELIZA CAMPUS, The Little Entente and the Balkan Alliance, Collection Bibliotheca FIis-

torica Romaniae e, Eludes 59, 1979, 207 p.
EUGEN STXNESCU et NICOLAE-5ERBAN TANAWCA (sous la direction de), Etudes

byzantines et post-byzantines, 1979, 310 p.
L'affirmation des Etats nationaux indépendants et unitaires du centre et du sud-est
de l'Europe (1821-1923) Collection o Bibliotheca Historica Romaniae , Etudes 62,
1980, 362 p.

LIGIA BÀRZU, La continuité de la création matérielle et spirituelle du peuple roumain
sur le territoire de Eancienne Dacie, 1980, 111 p.

* Actes du He Congrés International de Thracologie, Bucarest, 4 10 septembre 1976,
1980, vol. rr, 470 p.; vol. II, 462 p.; vol. III, 461 p.
The Independence of Romania. Selected Bibliography, XXII, 1980, 130 p.

REV, ETUDES SUD-EST EUROP., XVIII, 4. P. 555-800, BUCAREST, 1980

I. P. informa/ia c. 2593

43 456
Lei 40.

XIle

-

www.dacoromanica.ro




