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LEXICAL PARALLEL5 OF ALTAIC WORDS DENOTING WATER, 
RIVERS, SEAS 

hy Uzbek Baitchura 

(Leningrad) 

The investigation of linguistic phenomena, lexics in 

particular, according to semantic comp!exes of mutually connected 
notions, in comparative linguistics, has its positive an<l negative 

sides. To the first one helongs the possibility to )imit the suliject 
of investigation on the basis of more or lcss definite principie -
semantic one. Such a di,ision of a general theme is \'ery 

important for collective works, Lecause in these cases separate 
topici- are <listrihuted between Jifferent members of the 
authors'collective. But one of the important drawbacks of such 
method consists in the absence of the corresponi.!ence between 
the semantic priciple of grouping and the phonetic laws. and in 
the real semantic re!ations often differing from the supposed 
associations and rather often overstepping the limits of this or 
other circle of notions (to which we restrict ourselves in the 
investigation) sometimes differing from tbe latters as the heaven 
from the earth. 

E.G., in the Turkic languages, the notion "sea" is denoted 
by the words ding~z/deniz/teniz/tin-âs, to which, in '.\fongolian 
correspond tenges/tengs sea and m Manch-Tungus 

tonger/tonger/toni 'lake '; probably to the same root belong also 
Khakas tulgor/tug 'pond', Nanaj takan 'dry bed of a river or 
lake', 'river', Tatar tarrar 'an even surface (of earth}' etc., which is 
corroborated hy the correspondences riz, l/n, r/n, and by falling 
out of 1 etc. in these language groups. On the same grounds, to 
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this root can belong, in the Mongolian languages, the words 
tenger/ tengir/ tengreg/ tengri/ tengr 'heaven, thunder, God', in 
Manchu-Tungus (Solon) tenger 'heaven', in the Turkic languages 

taNGara/taNra/tii,râ 'God, deity', in Japan ten 'heaven' etc. 

Probably of the same root are the words dalaj, dala, tala a.o., in 

the Altaic languages denoting 'ocean, sea' and 'steppe, plain' - cf. 
Mong. dâlaj/ dala 'ocean, sea ', Dunsjan taNlej 'hard palate', 

Manch-Tung. (Sol.) dalej 'sea', Nanaj. dalan 'tlood', Evenki dala 

(a) 'salty spring', (b) 'narrow va!ley with salty sprin~', 
Manch-Tung. tala 'valley, rlale', \fong. tala/tal 'steppe, valley', 

'plane', Turk. tala/dala/dalaa 'steppe, plain', Tuvinian tulaa 
'swamp', Jakut ·dalaj 'seas', 'a great water surface'. that is a 

notion of an even surface, which can Le common both for water 

and plain space. The complex of notions: "steppe (plain) - sea -
heaven" can be united in the minds of speakers on the basis of 

all of them denoting an unlimited space (and the notions: 

"heaven - God, deity" are unitecl in accordance with the 

supposed place of t11e latter2, and.., thus. inclurles Lhat, what is on 
tJ1e earth, as well as that, what in on heavens. 

Besides, when lexic-semantic investigation, we cannot leave 
aside phonetic laws, for, if we consider some different words as a 
historically connecterl complex, only on the basis of their 

semantics, without regard to the phonetic laws, it will not be 
substantiated. 

With the reserves mentioned, we can, al the first approach, 
distinguish some semantic complexes and for a while discuss them 

separately, because in spite of some exclusions, in the end, 
elements of such complexes stil! are more connected with each 

other, than with some other lexical-semantic units. 

* 

The notions "water", "river" etc. are denoted, in the Altaic 

languages, by the words, which in the majority can go back to 

three roots: (I) mo/mu etc. 'water', (2) su -etc. 'water', (3) 

gora/kar/GaN/kaN etc. 'water' (mostly flowing;, moving) and their 
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phonetic variants occur (in different proportions) in all groups of 
t!1e Altaic languages inclurling Korean and Japanese. 

Examples of words going hack to the stern of the type 
mo/mu/bu 'water'. ln r,.1anchu-Tung. mul mfiJ m./ mul mue/ 

muke/ 'water', Korean mll/ mul, Japan. mi(midzu) 'water', umi 

'sea'; in Mongo!ian rrwren/ morn/ moren/ muruyl muri/ mur 
'river'. The correspondences p/b/m in the Altaic languages allow 
to count here also Manch-Tung. bira/biran/bija (the 
correspondence r/J); Korean para(r) 'sea', 'river', pi 'rain'; Turkic 

mo1/buz 'ice, hai!', bug/bu 'steam'; Tatar burlj 'it drizzles'; \1ong. 

boroo(n) 'rain ', mo1nlme1u/mondor 'ice, hail'; Turk.. Mo~. 
bulak/boloG a.o. 'spring', 'stream', Manchu-Tung. bulD/bole 

'swamp'; Uig. menbe 'spring' probahly is not from arabian,c.f. 

Nanaj. mnngbo/manGbu 'river', 'Arnur-river' here belong also 
Manchu-Tung. amut/oma/omo 'lake' (cf. Japan umi 'sea'), Korean 
kaN-mul' 'to he waterly' etc., al! having in their structure the 

element rrw/mu 'water' with t~ie variants bu/pu. 

Examples of words going back to the root 1u 'water' (with 
the variants wu/01 etc.): Turk. 1uo/1ub/1u 'water', 'ri\"er', 
'reservoir', 'sap', 'juice'; Mong. wun/ uhan/ u1(an)/ u1n/ oiai 01 

'water', Baoan 1ulge 'bucket' 'pai!', meniu/melu 'ice'; Korean 1u 

'water', sul 'whisky', 1em/1emmul' 'spring', xwa~an1u 'whirlopool'; 
'lak ' ' t ' ( ' ' ' t ') J . ' t ' roiu e ; xe1u se.. wa er xe sea , 1u wa er ; ap. IUJ wa er 

(in ten1uj 'rain water': ten 'heaveu', 1uj 'water'); 1ujbun 'water', 
'sap', 1ujdzjo 'water' (adj.); Manchu-Tung. luk1e/ for1e/ lux1a 

'sap, juice'; probably to the same root belong also South.-Turk. 
1aj/ 1oj/ ~ai 'river', 'brook, stream' as well as Turk. 1aj 'shallow', 
'not deep' and Chuvash Jiv 'water', Turkm. 1uv-1il 'torrent' (mv 
'water', 1il 'violent torrent'); denominations for swamp: Mong. Javar 

'swamp, marsh' (the correspondence 1/1), Turk. iaz/sas, Evenki 

1iver, Korean 1otxekl!i 'swamp' etc. - evidently all contain an 

element going back to the stern sub/su 'water'. 
Examples of words coming from the stern of the type gora/ 

kar/ kaN: Mong. gora/ ţ!Ura/ xoara/ xuara/ xoar/ :rura /xur"ti/ xur 

'rain' (i.e., torrents of water); Khalkha gorjră, Writ. Mong. 
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gori:run 'river', Turk. kar/ gar/ far/ :raar/ jur 'snow'; 
Manch-Tung. (Lamut) :rorim 'it snows' having the element :ror; 

denominations for 'hoar, frost': Mong. :răruu/ :ruruu/ kiru, Turk. 
9araÎL/ G1rav/ rar8a etc., possihly of the same root is Mong. 
Gor:ri/ gor:ron/ gorski/ :roarăg(a) 'little river'; nagur/ naur/ nuur/ 

nur 'lake', Turk. jaNG.r/ laNGar/ laNGur/ samHr/ ja'fmur 'rain', 
because they also oontain in their structure the element coming 

from the type Gora/var. The last example (jaNGar etc.) at the 

beginning has an element going back to the Turkic verb laOf I jau 

'to pour water ','to rain' (in the word jaoţ mur 'rain' the second 
element can belong to the stern mu/mo (moren) 'water', 'river' 
and in general · can he interpreted as 'falling water'), Korean 
kaN/GaN 'river', i.g., in the words kaN,u, kaNmul/kemmul 'river 
water' (cf. the names of the district SoNnva and of the river 
SoN:rva+GaN etc.) a.o. goes back to the same stern: Gora/ rr~r, 

hecause, as it is known, · r-+N at the absolute end of words in 
Manchu-Tung., and probably it takes place also in the other 
Altaic languages. 

The element GaN/'faN can he traced also in Mong. (Kalm.) 
dol'Gan 'wave', Turk. dultJ9n/tolru,n - id. (tolku- 'raise), Lam. 
telka 'surf, flood'. Probably to the same root belong Turk. 
jalo1a/!alo1a, Mong. !aJ.ga/dblga 'river, ravine, long valley', 
Manch,Tung. (Sol.) zilga 'ravine' and Lamut. ul:ra 'brook, stream', 
Manch. ula 'river', Manch.-Tung. uli/ula/ul 'to wet' (soak, ret) etc. 
and the relation hetween the latters, on the one hand, and the 
word dolgen 'wave', on the other hand, is corroborated hy such 
facts, as Lamut. bijalga 'storm wave' (the correspondence d/j i.n 
the Turkic langnages, fall out of the final n/N in 1\-lanchu-Tung. 

etc~. lf the first part of the words of the type dol'Gan 'wave', 
dzilGa 'river' etc. and taNGara/tenger/teniz can go hack to the 
stem dala/tala 'steppe', 'sea', 'heaven', the second part of them, 

probahly, goes back to the element Gora/'laN 'water'. 
Possihly to the same farnily he!ong Manchu-Tung. 

kira/keraG/giri/keran 'edge, hrim, brink', 'hank', Turk. rarlj 'edge, 
hrim, hrink', Kor. ka, kisak 'bank' (the fatter is possihly 

connected with the Tatar-Turkic verb kis 'cut), kkat 'edge', 
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'brim', 'brink'; Jakut. '1.)i.l 'bank' etc. Probably in conse1fUence 
of the shift k/g>j>H etc., appeared Turk. jar/zar/so1r/lar 
'precipice', 'steep bank', ravine', Mong. ereg/erg etc., in 
conse'(Uence of the con-espondence 1/r appeared Evenki jari/jcu 
'precipice', 'steep hank', 'ravine' (the element -ker in Lamut 
emker 'vertical slope) a.o. 

Turk jar 'precipice' is possihly connected with the Turkic 
verb jar 'cut, slit, split', and of the same root are evidently also 
Uzb. ara,larik 'aryk, stream', Ujg. jerik 'stream', . . Jakut. urer 
'little river' - cf. Tatar jarif 'chink, crack, chap' (resuit of 
action). 

* 

Thus, the words denoting different kinds of water, i.e. the 

notions of "running water", "reservoirs" etc., as well as of 

"snow, ice, hail" a.o. go back to one of the stems denoting 

'water' (mo, 1u, a.o.) or they have in their structure an element 
coming &om one of these stems. Besides that, these words can 
go back to some other roots, e.g., the notion of "running water" 
is rendered (1) by the words denoting the extremities of human 
body (i.e. an off-shoot, branch); cf. Manchu-Tung. (Sol.) Gol 
'river', Mong. Gol/fOl 'river', Turkm. Gol 'strait, eound', Tatar 
rpdi., 'gulf (&om ,pdt•f 'annpit') etc. - cf. Turk. 'fol/Gol/'{Ul 
'hand, arm'; Mong. kol/kul/zul/kuan 'leg' (cf. Russ. rukav reki 
'branch of the river': rukav 'sleeve'); (2) by the words going 
back to the verbe jar- 'to split ', jar 'dig through, burrow through, 
separate' etc. and denoting 'cut, section, furrow', i.e., the resuit 
of the action denoted by the verbe mentioned: ·Tatar · 
jarma1f/j11roya1I.Olf 'ditch', j.1ram 'ravine', Turkish armav 'river', 
Bulgar (Volga-Bulgar)tmna 'river', Chuv. ,'arma id., Lamut hujeri 
'tributa.ry' a.o. - cf. Tatar j.Jr.af ·•cut', 'a cut' etc. 

The words denoting 'ice', 'hail' go back to two families. 
:firstly - to the stern mu/mo/bu _ (etc.). 'water'; Turk. păr/ boz/ 
buz/ muz/ muu.1 'ice', 'hail', bă,/ băz/ piu 'hoar frost': Tuvin. 
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biu 'steam'; Mong. mo:r(on)/ mosn/ mul'hen/ men:run/ meniu/ 

mens1 1 I melu 'ice' mondor/ miinder/ mondr/ murtul/ mondur/ 

mondiLr 'hait'; ]\llanchu-Tung.: · Nanaj părin 'ice that thaws in 

spring~Lamut. anmara 'ice that does not thaw in summer', bukur 

'ice-pit' (for J'reserving food) or 'glacier'; Manchu-Tung. bot/ 

bona/ bono/ bona/ bono/ boguna 'hail'_, bukes/ bukse/ bezke/ 

buzke 'ice' (the correspondence zis În l\,fanchu-Tung.); _ Korean 

or;, m 'ice' (the initial labial consonant probably fell out). 
Secondly, the notion of "ice" is associated in the minils of 
language bearers with a thin, flat object, \\;th the notion of 

"plane" - cf. Manchu-Tung. d!uke/ dzuxe/ zuk/ djuk/ luke/ 

czuke/ dzuge/ -dfue/ duve 'ice' to which correspond , in the 
Turkic langnages, Tatar, Turkm. juqa, Kirg. !uka 'thin and flat' 
(simultaneously), Milar-Tatar a.o. juka 'fiat cake', whereas to 

Lamut kedat 'thick ice' correspond Turk. 1ata/1ata01 (etc.) 'hard'. 
The question, if the Turkic words kol/ kill/ xol/ gol/ kuol 

'lake' and Korean xo/xe (in the words xosu 'lake', xesu 'sea;can he 

related to the words denoting the man 's extremities or with · the 
stern gora/kaN remains open in spite of the corre8pondences l/r, 

whereas Mong. nor/nur 'lake' goes back to Written-Mong. nagur 

'lake' containing the element gur and, at the beginning, probably, 
there was the syllable ta/da, which fell out. 

The notion "whirlpool" goes hack to the Common Altaic 
verb por I bor/ f oro 'turn rou nd' - cf. Turk. bor/ bur 'turn', 
Manchu foro 'torn round', Nanaj pojole 'to whirl' (ahout: water), 
Lamut horolil 'to begin whirling', Solon orgel 'whirlpool', Mong. 
orti- 'turn!', Dagur. orku 'to knead' (porridge), Bur. crjulge 

'whirlpool' (correspondences p/b/f/h/R and r/j). Mong. cunxeel 

'p0ol, whirlpool', Dag. cele 'deep place in the river' correspond to 
Tatar foNG„l and Jakut ~uompe 'pool, whirlpool'. 

Common are for the Altaic langi•ages also the verbs 
connected \\;th water and denoting: (1) 'to wash ', (2) 'to suck '. 

Cf. Manchu-Tung. awu/ awa/ au/ :IJJU/ xaole 'wash, wipe '; Mong. 
ugaa/ uha/ waga/ gua 'wash, launder', also Mong. uu- 'drink', 

Jakut uu 'water' etc. Korean ssitta 'wash' ~]Vlanch-Tung. silki-
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selki-l sikki-/ silrja-l selko-l siMu-l siltu- 'wash, launder'. Cf. 
Manchu-Tung., umi-l omi-/ ome-l imi- 'drink'; um-/ omi-l imi-l 

~~bu- 'give to drink'; Mong. limex-Jimx 'suck'; Turk. im 'suck', 
imi 'woman 's breast '. 

A comparison of the words common for the Altaic 
languages: M.anchu-Tung. (Solon) oj 'swamp', Turk. oj 'pit, hole, 
low place, valley' ojluj 'to hollow' (out) etc. shows the existence 
of associations between the 'lotions "water" and •(hol)low place", 
moreover, even with "grove" (Writ.Mong.) and "forest" 
(Al.ar-Burjat). Common for the Altaic Languages is also the 
second designation of the notions: "bank, edge, brim, brink" and 
also "collac" - cf. Turk. jakaljoJ "collar, bank, edge side", Mong. 
dla~al zaxal za.xi zaag 'collar bank, erlge, border', JVlanchu-Tung. 
lapkal zakkal !axxal !ikkal !axai !ag - id. 

Thus, in the Altaic languages, the main pact of the lexics 
connected with the notion of "water" coincides and can he 
reduced to three stems (of the type: mu, ,u, goralkaN); in many 
respects coincides also the lexics belonging to the other word 
families concerning analogous notions. It should he especially 
noted that there exists the coincidence in this respect between 
Japan. and the other four groups of the Altaic languages, cf. e.g., 
Japan. ten 'heaven', sujlsu "water', mi (e.g. in midzu) 'water', 
nami 'wave' (cf. Manchu-Tung. namulnam 'sea), juki 'snow' (cf. 
Chuvash juxa, Turk. jal°ta 'river', Lamut jukte 'stream, brook' 
etc.), uro 'coast, shore' (cf. Alt. jar 'precipice', a.o., Turk. ur 

'hill, hillok', 'height', 'elevated place' etc.), tenku 'heaven'_, 
'firmament', ten,uj 'rain water' (the element ten corresponding to 

Altaic tenger etc. 'heaven'; in the word kajmu 'mist' the first 
part (kaj) can E!O back to the root goralkaN and the secorid part 

(mu) coincides with the Tatar a.o. bu 'steam' etc. 

* 

The material investigated allows the following general 
conclusions concerning semantic relations and their development. 

I. Most often take place semantic extention and semantic 
narrowing and the extreme limits ace the generic names turning, 
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into proper ones and vice versa.Cf.e.g.,Nanaj mangbo/mangbu 'river' 

and Nanaj Mangbu/Dan Mangbu 'Amur river' (Ujgur mănbă is 
evidently connected with the Altaic . word and not with the 
Arabian 'spring), Negidal. bija/&ja 'river' - cf. Bija , proper name 
of a river; Evenki dala/tal4 'a narrow valley' ... , dala 'salty spring' 
-Tala :, proper name of a river; Mong. tala 'steppe, plane'; bulak 
'spring' (in many languages) - Bularr!Bula , proper name: (1) of 
chanal in Kuan, (2) of a river in the West of the TASSR; tatar 
Ide~ the proper name of the Volga river,-idel 'big river'; Evenki 
lamu 'sea'- Lamu 'lake Bajkal~Jakut baj<(al 'sea'. 

II. From the other semantic relations mentioned above most 
important are the following: (1) water - river - eea; (2) strait 
(sound) - the extremities of human body; gulf (bay) - arm-pits; 
( 3) river - cut - furrow; river - precipice (i.e. what is left after a 
cut or digging or breaking through - · of water); (4) water
spring; (5) eye - spring- source; (6) heaven - sea - lake
s~amp; (7) heaven - ocean - steppe (plain) - valley (dale)
unlimited space; (8) wave (physical phenomenon) - agitation -
emotion -nervoll8ness; (9) eea- hlue (about heaven); (10) a low 
place - swamp - ravine - valley - grove - forest; (11) hank - edge, 
brim, '1rink - verge, crest of mountain; (12) edge - collar -
border - bank - side - interval (space); (13) strait (sound) -
deliver, hand in (cf. Lamut. son 'strait', Korean 10n 'hand', Tatar 
s6n 'hand in, deliver in s/h's hands' -cf. also Russian vrocat' , 
id.); (14) ice - hail - water; (15) ice- something plane and thin 
- flat cake; ice - hard; (16) rain- river- running water, torrent, 
flow. And so on. 

ID. AB it ia eeen from the examples listed above, semantic 
relations, in many cases, do not confine to the limits of a given 
theme and exceed the hounds of the topic relating to the notion 
of "water" and its varianta J cf., e.g., the relations of words 
denoting 'steppe' (plane)- eea - heaven - deity etc. 
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ASPECTS EVOLUTIFS DANS L'EPOPEE ,,~ORA-BATiR" CHEZ LES 

TATARS D'AZAPLAR (DOBROlJDJA)* 

par Cornelia Călin 

Faisant partie d'un anc1en genre litteraire avec beaucoup 

d'eMments musieaux adjacents, la narration-epop~e Sora-&fir peut 

etre situee parmi Ies grandes cr~tions epilJUes orales des peuples 

turcs, signaMe des la fin du siecle dernier par Wilhelm Radloff: 

l'~popee ouzbek et kazakh Alpami1, l'epop~e kazakh Edige-Batîr, 

!'epopee azerbaidjanaise Gor-Oglu, ainsi 'file l'epopte kirghize 

Maruu 1. 

Le th~me de la chute du khanat de Kazan, 'JU 'on rencontre 

tant chez Ies Tatars de Dobroudja 'Jlle chez ceux de Kazan et 

chez Ies Noga1s, peut etre mis en relation avec Ies ancumnes 

traditions histori"-1es guerria-es des Tatars, 1fUe Ies chanteuses et 

les conteurs populaires ont attribu~ aux htros favoris du peuple. 

Selon Naili Pertev Boratav, Ies ~venements d~crits sont A 

situer dans la p~riode de la lutte du tsarisme pour l'unification et 

la centralisation de l'Etat russe sous Ivan le Terriblc et de la 

chute du Khanat de Kazan (1521-1552). Sora est, histori'JUement 

parlant, un traître IJUÎ, devant Ies guerriers russes, s'enfuit eri 
ahandonnant ses troupes. 2 La figure histori'fUe de ~ora-traître 
apparaît, toutefois, dans peu de cas3. 

1\1ais, en Mpit des faits histori1fUeS, dans Ies variantes de la 

Dobroudja ~ora est glorifie, ii represente le prototype du h~ros 

talar legendaire, el ce fait ne doit pas nous ~tonner si l'on pense 

A Marko Kralevit, i\ IJUÎ le peuple serbe a attribut des 'fUalit~s de 

heros national4. 

Selon A.Battal-Taymas, l'c!pop~e ~ora-Batir. dans sa variante 

crim~enne a ~t~ crUe en entier vers le milieu du XVIe si~cle, 
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mais selon d"autres chercheurs6 elle est beaucoup plus ancienne, si 
l'on pense ~ 'fllelJ:fUes lpisodes relatifs au mariagc de Nar'tk et a 
la naissance de 5ora, 'fli nous conduisent ~ un fonds ancestral 
mythi'flle, 'fli paraît avoir constitui un ~iment principal dans le 
processus de la criation de cette ~popee. 

Dans la prlsente faude nous nous proposons de poursuivre 
la narration et le langage utilis~ dans ~popee chez Ies Tatars 
d'Azaplar et d'~tablir, sur la base d'une recherche 
comparativement analytifle, Ies differenciations survenues entre ses 
variantes recueillies dans le meme village durant l'intervalle 

d'environ CÎlllJl.lante ans. Dans ce but, nous avons choisi 'Jllatre 
variantes recueillies a difft'rents intervalles et 'JUÎ, a ce point de 
vue, nous ont sembll representatives. (Nous mentionnons, en 

outre, 'flle Ies autres variantes 'JUe nous dttenons representent des 
textes fragmentaires, lfllel'l'!efois confus, IJUe nous n'avons pu 
utiliser dans notre analyse). Ces variantes sont: 

La variante A, la plus ancienne, a ete recueillie par Saadet 
Is'haki en 1931 et publiee plus tard sous le titre de 5ora-Batir. 

Eine Legende in dobrudschatatarischer Mundart, Krak6w, 1935. Le 
texte. a eti note, selon l'aveu de l'auteur, d'apr~s le r~cit d'un 
vieux conteur d'Azaplar, nomme Ahdulla, et commente avec l'aide 
d'un autre informateur de ce village, N~p Fazii. 

La variante B, recueillie en 1958 par Ghizela Suliţeanu de 
Sayim Re§id (60 ans), toujours d'Azaplar, se trouve actuellement 
transcrite par. nous dans Ies Arch.ives de 11nstitut de recherches 
ethnologi'f'.les et dialectologi!flleS de Bucarest (Texte mgt. n° 
1415,Ii). La variante a ete apprise par Sayim Rdid toujours du 
vieux Ahdulla: ,,~ora-Batir, -affirmet-il, -est une sorte de ma.sal 

(n.n.: conte) "" a eti reel. Tous Ies faits de ~ora Bat'it sont · 
vrais. P~re Ahdulla disait de m~me. Ce fut une chose ancienne. 
C'est un conte· purement tatar"7• 

La variante C a itl enregistrt!e par nous en 1969 du 
conteur Asu ldri's (73 ans), toujours d'Azaplar. II l'a apprise de 
Bektali Uzeyir, du meme village. La variante se trouve, transcrite 
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phon~ti.ctuement, dans les Archives de l1nstitut suE,menti,P:n~ 
(Texte mgt. n° 3872,Ia). 

La variante D a iti recueillie par nous en 1970, de 
l'informatrice Beje Omer (51 ans ), nie 1 Azaplar. Elle a appris 
la Mgende de Sora d 'une proche parente a elle 'f'li, h son tour, 
l'a ,,entendue oralement des Tatars venus de Crimee" (v. Texte 
mgt. n° 3872,I b). 

Dans l'intention d'analyeer le plus ~troitement pos.sihle le 
d~veloppement du „discoure „ narratif et d • effectuer une recherche 
comparative sur Ies variantes existentes, noue avons recouru au 
modMe fonctionnel ~abor~ sur la base des coordonn~es de la 
,,Morphologie" de Propp8 (surtout de la th~orie des „fonctions", 
selon laifUelle „les fonctions des personnages constituent des 
eliments fixes, stables, du conte, inMpendamment de CJUi et de 
'fllelle mani~re les accompliL Ce sont les parties composantes du 
conte"9). Nous avons ~termin~ les segments fonctionnels suivants 
(~ous faisons remar1JUer CJlle nous n'avons pas utilise la ~'lllence 
donn~e par Propp et nous n 'avons meme pas cherch~ des termes 
correspondants): 

Situation initiale. Nank, le p~re de ~ra, se marie; on 
pr~sente lt-s memhres de la familie (var. A, B, C).- Situation 
d '6Ju.ilibre (E 1 ). 

Premi~re fonction. Apparition du personnage malfaisant - le 
fils du Khan - CţUi cause un prejudice a un membre de la 
familie, Melă'Alk, femme de Nank (var. A, B, C). -Annulation de 
l'~ilibre initial (L1). 

Deu:ri~me fonction. Le malfaisant est dema.51f1Ji et mis hors 
d'ltat de nuire; Nar'ik tue le fils du Khan (var. A, B, C). -
Rltahlissement de l'e!JUilibre (LL1). 

TroiJi~me fonction. La d~couverte du cnme et l'expulsion 
du couple Narik-Melâ1Ale par le Khan (var. A, B, C). - Rupture 
de l't<'fllilihre (L2). 

Quatri~me fonction. La naissance du he'ros ~ora Baur; la 
familie de Nank recouvre ses droits par celte naissance (var. A, 
U, C, D). - R~tablissement de l'ilJllilibre sur un autre pian (LL2). 

Cin7ui~me fonction. Rencontre du h~ros avec le donateur-
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l'env9y~ d'Allah, le vieux Qidir-Nebi, ~i lui fait un cadeau 
miraculeux: une ~p~e ou un cheval (var. A, B, C, D). ~ituation 
d'bjuilihre (E2). 

Si:ri~me fonction. Le heros est mis A l'ipreuve par le vieux 
saint homme, et ii s'en ac'fllitte avec succ~s. Â: la suite de cette 
~preuve ii obtient le cadeau promis (var. A, B, C, D). 

Septi~me fonction. Apparition d'un autre personnage 
malfaisant, ,ui apporte des prejudices l la familie de ~ora (var. 
A, B, C, D ). - Nouvelle annulation de l'l,ailihre (L 3). 

Huiti~me fonction. Le malheur est cornmuniiţt.u! au h~ros par 
eon ~e (var. A, B, C, D). 

Neuvi~me fonction. Le combat de ~ora Ba6r avec A.li-Bei ,. 
(var. A, B, C, D). 

Dixi~me fonction. Victoire de Sora sur Ali-Bei. 
Etahlissement de l'i111ilihre par cessation du ma.lheur; la {;miile 
de ~ora est veng~e (var. A, B, C, D) (LL3). 

Onzi~me fonction. Apparition des guerriers ~trangers 'flii 
veulent con~~rir le pays. - Nouvelle annulation de l'~lJUilihre 
(var. A, B, C, D) (L4). 

Douzi~me fonction. D~part du Mros h la guerre pour la 
dMense de eon pays: 

- li l'aide du Khan de Kazan (var. A, B, D); 
- 1 l'aide du Khan de la Crim~e (var. C). 
A signaler le cadeau du Khan de Kazan (var. A, B). 
Treizi~me fonction. Le combat avec l'ennemi - triple 

possihilit~ (var. A). Le ht!ros est vaincu en combat loyal (var. A, 
D); le sort du combat reste incertain (var. B, C); .le h~ros est 

vaincu par fourberie (apparaissent Ies manoeuvrcs de .son propre 

fi.ls, var. A, D). 
Quatorzi~me fonction. Rencontre du Mros avec un autre 

vai.liant, Qara-Batir, awruel ii fait cadeau de sem ep~e et de son 
cheva.l (var. A, D). 

Quinzi~me fonction. Mort du h~ros ~ora-Batir - l'i'JUilibre 
sur le plan de la r~a.lite ne se rltahlit point (var. A, B, C, D) 
(L5). La mort du hlros est li~e dans ,-.el<{Ues variantes l l'id~e 
d'immortalit~: a) Sora est sanctifii. (var. A), ou b) ii survit dans 

17 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



la m~moire des gens (var. D), - et l'l'lllilibre est rltahli, mats sur 
le plan fabuleux. Cette fonction est s~cifi<JUe aux legendes. 

Des passages susmentionnes on peut conclure c,ue la plupart 
des fonctions sont dispos~es en couple, itant realisies par 
l'opposition fondamentale: lacune (L)/lÎJfUidation de la lacune 
(LL), en deux formes principales: 

- prejudice/ châtiment; 
- combat/victoire, 

· et Ies autres fonctions sont disposles par groupes: rencontre avec 
le donateur, l't!preuve, entremise, contreaction, dc!part, - moments 
'JUÎ ont le role de renouer l'action (voir Ies fonctions 5, 6, 8, 12, 
14). . 

De cette sorte on peut obtenir le modt!le fonctionnel 
!>uivant: 

~1) e'JUilihre 
,j. 

(L1) prejudice/ acL (N) Narih-act. (:\.) fils de Khan 
:J. (.-.) 

CT,11) châtiment/act. (N)-act. (X) 
,I. . t+) 

<\2) prejudice/act. (~.=)act. (Y) Khan 

a b i (112)/(SB) Sora-Batir (+)(E2) ~lfUÎ· 

1 libre 

(Lg) pr~judice/(~B)+-(AB) Ali-Bei 

combat/ (~B)➔ ( AB) 
... . 

• .,.. _____ vi_ct_,9ire/ (SB) (+) 

(LL3) châtiment/(SB) (+) 
♦ 

(14,) prljudice/act. (Z) act. 

\ collectif (-). 

par fourberie co~at/(SB)""'act.(Z) 

en combat loyal 4 ' victoir:f(SB)(~ act. (Z) 
I 

J V 

(15) prejudice/(SB) H 

Si nous n.ous arrttons aux points de contact a et b, nous 

observons 'file a reprlsente un pr~judice, une lacune (12) 'JUÎ 
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n'est plus Wfl)id~e, remMi.!e, et l'action reste sans conclusion: 

Narik est puni, et le prejudice apport~ n'est pas remldie; 

l'l-yuilihre n'est plus r~alise 'fUe sur un autre plan de la narration, 

dans le point de contact b, lors'J'le, par la naissance de ~ora, fils 
de Narik, la famille lesee beneficie d'une compensation. 

La tentative de remidier la lacune (L2) peut @tre considc!rie 
comme une modalite de rfutliser l'uniti du texte, et la 
contamination entre un conte (liee A la vie de Narik) et une 
legende (liee a la vie de ~ora) devient evidente. 

En reint~grant Ies variantes dans le modHe cree, nous 
pouvons faire les remar~es suivantes, '1'1Î viennent h l'appui de 
notre supposition: 

Tandis 'J'lle Ies fonctions 1-15 (la vie de NanK) sont 
caractiristiques seulement pour Ies variantes A, B, C, Ies fonctions 
4-15 (la vie de Sora) le sont exclusivement pour la variante D; 
ceci dinote 'flle dans cette derni~e l'informateur ne perţoit plus 
l'utilite de l'histoire de Narik et commence l'action hrnSl{uement 
avec l'episode de la naissance de ~ora-Batir. 

Quoilfl.le le memes segments de l'epop~e soient plus amplifi~s 
dans 'fUeL:Jues variantes ou plus restreints dans d'autres, 
demontrant un appauvrisi;ement de plus en plus ~vident du 
contenu narratif, Ies noros des personnages secondaires different 
selon Ies variantes, et de nouveaux personnages ou conflicts 
secondaires apparaissent ou disparaissent fa et IA; nous pouvons 
consid~rer 'file Ies diff erences enlre Ies variantes, creees surtout 
par la personalit~ du conteur, ne sont pas essentielles pour la 
structure de l'epop~e, et Ies variantes se presentent tr~s peu 
diversifiees. 

L'appauvrissement de l'action, surtout dans Ies variantes 
enregistr~es plus recemment (C. D), d~montre rue le pMnom~ne 
de la narration populaire est sur le point d 'Etre lUJUide, el 1'-1 'on 
peut trt!s tot s'attendre A la disparition compl~te du „conte" de 
&>ra, jadis si connu et aime par Ies Tatars.1 O C'est l'~vidence 
meme, lf1l 'une image compl~te du ph~nom~ne folklorique respectif 
ne peut nous ~tre off erte l{Ue par la connaissance integrale des 
variantes de l'~pop~e !fUÎ existent encore sur tout le territoire 
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habite par Ies Tatars. Une analyse du contenu, avec de 

nomhreuses informations adjacentes: sociologi!fues, ethnologil{Ues, 

psychologi~es et stylistÎ'(UeS, pourra de meme nous en fournir 
une vue d'ensemhle de ce ph~nom~ne. 

Pour obtenir une irnage compl~te des variantes discut~es, 

nous nous arr~ons aussi a 'fUe¼ues ~spects linguistilJlleS 'fUÎ nous 
semhlent plus interessants. 

La notation phon~ti'{Ue de toutes ces variantes a eti 

effectuee conformement aux principes genlralement adopt«!'s dans 

la dialectologie . lur'f"e moderne; tout s~cialement nous nous 
sommes occupes de la variante de Saadet Is'haki (var. A), 11,li, 
ayant ~te transcrite tout d'abord dans un syst~me aujourd'hui 

perime' et avec beaucoup de fautes d 'interpdtation 

phonologi7"e 11 , nous a oblig~ de proc~der â une retranscription 

ade'j'Uate. Nous espirons IJUe la rea.lit~ phonelVflle et, en g~neral, 

dialectale du texte n'en souffre pas. 

Nous presentons lfllel!fUes aspects plus particuliers: 

I. En phonfolfUe: 
1. La conservation du phonetisme du type crimeen 

septentrional g: go'I „non" (negation), ,,ce n 'est pas"; !ukle
,,charger", get- ,,a bou tir"; gorvan „couverture" (var. A et B); 
dans Ies \'ar. C et D, plus recentes, toutes ces formes avec !· 
sont prononcees avec y-. On peut remarlfller 'Jlle le texte des 
cham,ons maintient Ies forme-s anciennes dans toutes Ies variantes. 

2. Sous 1 'influence de la phoneti'[Ue tur'Jlle, bien representee 

dans la var. A et moins dans Ies autres, Ies consonnes sourdes k, 
t sont remplac~es par leurs couples sonores g, d, et la fricative I, 
par l'affri'J1.lee l:: gel- , .venir" pour kel-; gun ,,jour" pour krin; 
disari „dehors" au lieu de ti'tari; ulun „pour" au lieu de ulun; 
'{ilic „sabre" pour 'filt1; uc „trois" pour ul. Une place A part 

occupe le mol birsi „un" au lieu de birst 

3. L'harmonie vocalitpJe labiale, caracteristil{Ue pour toutes 

Ies variantes, n 'est pas limitee au th~me, mais _ se propage aussi 

dans Ies syllahes suivantes, surtout sous l'influence de la langue 
• di• . ,, .. - e „ t ,, 

turCJUe: ol 1 „ii est mort ; uzugi „son anneau ; om,, ,,son, sa ; 

foii' ,,son chemin ", etc. 
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4. L 'existence des voyelle~ longues secondaires est signalee 
dans toutPs Ies variantes: ta 11 ou tâ „encore" < ta(I· ou taha; 
~V~ - • ... , • " d el d- d. " d .~ pzsirme < pisirmege „pour cmre ; e n ou en „on a 1t < e6 en; 

aldirmn<alclirmal° ,,pour prendre "; ati'!I <atni'J „du cheval :• 
5. La chute des voyelles f ermees (hahituellement atones) se 

rencontre dans toutes Ies variantes: pt1rd'i Npiti'rdi' ,,a fini"; 
00,'fi,.,va'f;t „temps "; eJt.,.,eJ~- ,,entendre ". 

Quel111es accidents phoneti'{Ues se rencontrent d'une fa~on 
tout ~ fait accidentelle; nous en citons seulement 'flle'fUes cas: 

6. Apocope: n 'is1esin? » 'l'le peut-il faire? " au lieu de ne 
Ule,m; n'ulitn? ,,pour'JUOi" au lieu de ne ulun?. 

. 7. Prothese vocali'J',1e et consonanti'{'le: uru&lar „Ies Russes"; 
~er „chacun ". 

8. L'ouverture de la voyelle finale est un ph~nom~ne se 

rencontrant surtout dans la variante D: eki' ,,<leux ", au lieu de .. 
ek1; aj_tt[ ,,ii a dit" au lieu de aitti'. On peut remariruer irue dans 
la variante A l'auteur ne note pas l'ouverture. 

Il. Dans le domaine de la morphologie nous signalons: 
9. L'existence de la conjonction adversative aman „mais" 

(var. A, B), de l'adverbe turc <;ok ,,beaucoup ", â câte de 

l'adverbe talar kâp, avec le meme sens (var. R). 
lll. Dans le domaine de la syntaxe nous citons: 
10. Le rapport de coordination copulative tntre deux 

propositions principales est rea.lise en g1fo~ral ~ l 'aide de la 

conjonction copulative da„de//tlJ#lte „et "; 'fUel~efois on rencontre 
aussi la conjonction copulative tu['({Ue ve (variante B). 

11. Les propositions subordonn~es compl~tives directes sont 
introduites, surtout en discours direct, avec la conjonction lte 
„JţUe ": vezir dii l!e: bek aru~, efendim „le vizir dit [ <fUe}: tres 
bien, monsieur"; baltan· dij ke: IJţt"n'îz, yarani'z! ,,leu~ chefs 
disent {'fUe]: sortez, regardez" (dans toutes Ies variantes). 

12. Souvent l'ordre des memhres de la proposition, 
specifi'{'le aux langues lur'fUes, est vioM par la position du 
prMicat, ~ui est place pres,ue toujours devant le sujet ou du 
d~terminant adverbial. 

IV. Pour le domaine lexical ii faut signaler: 
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13. Un nombre important d'emprunts turcs-osmanlis (surtout 
dans Ies variantes A et B): yatak ,,lit" (<te. yatak) pour tat. 
pat; tanewer „animal sauvage" (< te. canavar) pour lat. yaban.kl 

atvan; etc. 
14. Un nombre assez important de mots d'emprunt 

roumains (surtout dans Ies variantes C et DJ; la plupart de ces 
mots respectent le phonttisme roumain: baga! ,,bagage" (<roum. 
bagaj); grani 1ca „fronti~re" (<roum. graniţă); livorver ,,revolver" 
( < wum. diaL livorver); kontet „congcf' (<roum. pop. concet); 

regiment „r~giment" (< rouDL regiment), etc. 
Des considerations ci-dessus on peut deduire ~ue le materie} 

linguisti.que contenu dans ces 'fUatre variantes est assez unitaire; 
font exception Ies mots d'emprunt et Ies influences tur4JUeS des 
variantes A et B, .l la place deSIJUelles apparaissent Ies influences 
et Ies mots d'emprunt roumains des variantes C et D, r~cemment 
enregistr~es; ce fait ne doit pas nous surprendre si l'on pense IJUe 
dans Ies conditions de la cohabitation avec les Roumains, Ies 

Tatars apprennent la langue roumaine et utilisent, selon la 
n~cessit~, une langue ou l'autre. 

*Nous utilisons, dans le titre ct le long de cet expos~, 
l'ancienne dlnomination Azaplar, car Ies variantes 'fUÎ feront I'objet de 
notre article ( tenant compte aussi de la variante la plus ancienne 'JUC 
nous connaissons, celle notee par Saadet Is'ha.ki en 1931), reprtsentent 
le mattriel recueilli en exclusivit~ dans le village d' Azaplar (aujourd'hui 
Tătaru) de Dobroudja (acuellement dans le district de Constanţa). 
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1. W.Radloff, Proben der Volksliteratur der turkischen Stămme 

Sud-Siberiens. St. Petersburg, 1866. 

2. Pertev Naili Boratav, L 'lpopl!e et 
,,Philologiae Turcicae Fundamenta". 
1965, p. 29. 

la 
Voi. 

„hikăye ", dans 
II, Wiesbaden, 

~. Abdul Karir, Sora Bat'ir, dans „Emel", 22, 1930, ou 
P.Ryl:kov, . Opyt Kazansko_i istorii drevnix i srednix vremen, 

St. Petersburg, 176 7. ' 

4. V.M. tirmunskij, fpit'eskoe tvorl!estvo slavjanskix narodov i 
problema sravnitel'nogo ·,zutenija lposa, Moskva, 1958, p. 1 O. 

5. A. Battal-Taymas, La littlrature des Tatars 
,,Philologiae Turcicae Fundamenta". Voi. 
1965, pp. 785-792. 

de Crimee, dans 
II, Wiesbaden, 

6. G.Suliţeanu, Din folclorul tătarilor dobrogeni. Eposul ~ora 
Bat'ir (ms.). Le theme est repris par l'auteur dans d'autres 
etudes speciales; par ex.: Eposul „Şora Batir" la Tătarii din 
România, dans „REF", t. 15 (1970), n°4,p.263.· 

7. V. mgt. 1415, i. 

8. Nous mentionnons !fU'Un essai dans ce sens a et~ fait pour 
la premi~re foi~ par Al. Amzulescu dans l'c!tude Modelul 
funcţional al eposului eroic, dans „REF", t. 16(1971), n° 
3, p. 189-206. 

9. V.I. Propp,Mopitio.nor1-1fl CHa3Hl-1(l'edit. roum.), Ed. 
,,Univers", 1970, p. 26. 

1 O. A la suite d'une en'fltete sondage effectuee en 1970 dans le·· village 
â' Azaplar, nous n'avons pu noter aucune variante de 
l'epop~e parce !jlle, â. notre regret, aucun habitant ne 
prati1fUait plus la coutume de raconter des narrations 
populaires, et Ies bons conteurs d'autrefois n'existaient plus. 
Le hcfros legendaire etait reste dans le souvenir des gens, 
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mais ils savaicnt de lui sculcmcnt CfU'il avait ~tl un guerricr 
fUÎ avait sacrifi~ sa vie pour la dHcnse de la patrie. 

11. L'autcur note, d'unc mani~re erron~c, f Oidă au lieu koide 
,,dans Ic village ". 
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„LE VOY ANT': NOM CRYPTIQUE DES ESSENIENS DANS 
L'OEUVRE DE PHILON n'ALEXANDRIE 

par 
Constantin Daniel 

Les oeuvres de Philon d'Alexandrie, interpretees de mameres 

s1 divergentes par tant de chercheurs1, conservent pourtant de nos 

jours encore tout leur myslere, et I'on doit souscrire a l'opinion 

de Roger Arnaldez, 'fi.li, dans son introduction aux oeuvres de 

Philon, declare: ,,l'ahondante litterature qui le concerne et 'flli en 

donne Ies images Ies plus contradictoires laisse l'impression 

decourageante 'i'le l'on n'aura jamais la ele de son oeuvre".2 

Il nous semble, toutefois, que la „ele des oeuvres" de 

Philon d'Alexandrie cloil avoir 'rllel'flle rapport 3 avec la secte 

juive, dont la doctrine etait aussi secrete,4 et que Philon admirait 

tellement, la secte des Esseniens. En effet, Philon ecrit a propos 

des Esseniens: ,,Ce sont reellement au plus haut point des 

hommes voues au service de Dieu",5 et aussi: ,,Tels sont Ies 

athl~tes de vertu ~e produit cette philosophie",6 ou encore: 

„la vie des Esseniens est, a vrai dire, si digne d 'envie, que non 

seulement des particuliers, mais encore des grands souverains se 

trouverent saisis d'admiration devant de tels hommes et se plurent 

ă rendre hommage ă leur caractere venirable en Ies comblanţ .-le 

faveurs et d'honneurs". 7 

A ce propos le cardinal .J .Danil:lou dans son remar~able 

livre sur Philon ecrit: ,,Or, dans tous ces ouvrap;es nous sommes 

en presence d'un fait massif: quand Philon veut nous pr~senter le 

judaisme idea.I, c'est des Esseniens qu 'ii nous parle ... Ainsi pour 

lui, Ies Essiniens representent-ils l'ideal du judaisme de son 
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temps". 8 

I. Cependant, malgre sa profonde admiration pour Ies 
Esseniens. Philon d'Alexandrie ne parle qu'assez peu d'eux par 

rapport a l'etendue de son oeuvre. Car, en dehors des passages 

concernant Ies Ef'seniens de Ouod omni.s probus liber sit, § 12 sq-. 

et de )'Apologie des ]uifs, i 1 s"°, ces sectateurs ne sont plus 

mentionnes dans Ies ecriti- de Philon. \1ais si Ies Esseniens 

representent , Ies at hletes de vertu ", si Philon Ies loue tellement, 

pour quelle raison n 'en parle-t-il plus souvent? Si Ies Esseniens 

sont Ies sages par excellence, pour1ţUoi Philon ne parle d'eux q-ue 

dans deux passagei- de ses oeuvres? Ou se cachent Ies Essi-niens 

dans Ies oeuvres de Philon s 'ils representent le judaisme parfait? 

C'est ce probleme que notre travail se propose d'itudier, et 
de retrouver le~ Es.5iniens dans d'autres passag:es des livres de Philon. 

II. A la place des Esseniens, Ies „heros" de Philon, ceux 
qu 'ii propose comme exemple a ses lecteurs, portent des noms 

etranges,certains meme peu intelligibles en grec de son epo'fUe,comme: 

o o p w \)t o·, B ). E: 1t w \) , o o p a T l, )( o ~ ' o ci a )I T'l T n s ' ii cote de 
I I I ' • I J:. • I -no ms p us usue s en grec: o: CJ o Ql o S , o u l. M a l. o S , o a lt o u 6 a l. o), 

o o cr '! E 'Cos Car,si I 'on se rapporte a la premiere deces appellations,· 
o opw\l· (/Je migratione .4braham~ 38; T>e sobrietate, 3; Quis 

rerum div. heres? § 15; Legum Allegoriae, II, ~ 34 et IIl, ! I 2, 
etc.), on peut affirmer qu 'elle est tout li fait inintelligible en grec, 

puisqu 'ii fallait que Philon ajoutât un complement d 'ohjet direct a 
ce participe present actif, ou bien qu 'ii le fasse suivre d 'une 

pr~position et d'un complement d'objet indirect, ou encore d"un 

adverbe, pour faire savoir ce ~e ce personnage vovait ou 
regardait. D'autre part, ce terme o op w \I ne se retrouve chez 

aucun auteur grec anterieur a Philon ou contemporain et nul 

philosophe ou ecrivain grec n'a appele son „heros", son „type 

ideal" de ce nom etrange. C'est a dire que cette appellation est 

propre a Philon parmi Ies ecrivains grecs, et qne lui seul 

l'emploie, ii est \Tai apres en avoir explil(Ue clairement son sens: 

Mo•JOS oi\l "BAE'ltEl, 11 o OCJTE'Cos a~ xcipl,\IMCll, 
TOUS 'ltPOQ>nTa~ wvoµacrav ot~aAal.ot opwvTa~ 
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,,seul l'homme vertueux „voit", c'est pour!fUoi Ies anciens ont nom
me Ies prophetes .,voyants" (Quis rerum div.heres,15). Ou encore: · , b 
i5E opwv EOTl,\J() oocpos;,tucp).o'i.,yap n· ciuui5po'i.. ' . . . . ' 

tas ocl,El.!;,ol, YE ăcppOVES i5l.a TOUTO >ea\. TOU!; 

1C o o cp ri_t as E ,c ci.>. ou v · 'I( pot E P o v "to u s; i 8). [ 1[ o v tas'! 
„le voyant est le sage" ,car ils sont aveugles ou ayant une vue peu daire 

Ies gens insens~s,c 'est pour,uoi l'on appelait au debut Ies proph~tes,les 

voyants" (De migratione Abrahami,,38). Enfin,Philon expli<JUe une 

troisi.~me fois ce 'lile signifie ce terme: 
\ .,_ - • -, • cS TOUS yop 'l(pocp~tas E>eaAOUV Ol, 'l(p TEPOV 

TOT€ UEV ăv~pW1lOUs; 9E:o0, totl i5f opwvtas 
„ceux 'flii ~taient au commencement,appelaient Ies prophetes tantot des 
hommes de Dieu,tantot des rnyants" (Quod Deus sit immutabilis, 29). 

Ainsi o o p w V signifie „prophete, visionnaire" et correspond mol 
pour mot au francais „voyant ". Mais ii resuite rles explications de 
Philon, que le terme o o p w v qui n 'existait pas en grec avec le 
sens de „prophete,,, est la traduction d 'un mot hebrcu Oli 

arameen. Et en effet l"on retrouve ce terme o o p w \l dans le 
texte grec de la Septante, qui traduit un text h~breu .-le 1"•\ncien 

T ' . , .] f . 9 ('' estament, et ou ce mnt se trouve ment10nne uou1,· 01s . , est 
donc a la Septante ~ue Philon a pris ce terme q11i n ·est pas 
employe par Ies auteurs irrecs. 

Cependant. il y a un fait etrange que nous dernn::: 
remar~er. A l'epo:p.ic de Philon, pour la piu part des J uifs el 

pour Ies livres de l'Ancien Testament ii n'y amil plus de 
prophetes, de voyants. Cela resuite de I l\1accabţes, 9, 27. du 

livre de la Sagesse de ]hus, fils de Sirach, 36, 17 -- 18. 1 O et 
surtout de nomhre de passages des traites de la litterature 
rabbini,flle (Tosephta Sotha. XIII. 2; Talmud rle Bahylone, Sotha, 
48, b; Baba Bathra. 14, b; Yoma, 9, b; Seder ·ntam Rabba, 
30;), ou l'on peut lire par exemple: ,,Du jour ou le Temple ful 
dftruit, le don prophetique fut enleve aux prophetes" (Talmud de 
Babylone, Baba Bathra, 12. a). De la sorte, a l'epoque de Philon 
Ies Juifs n'avaient plus de prophetes parmi eux depuis environ 500 ans. 

Qui sont, donc, ces „voyants", ces „proph~tes" Jont Philon 

parle au present et '{I.I 'ii propose comme modeles a ses lecteurs? 
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C'est ce <fUe nous essayerons d'elucider. 
III. En he~u ii y a deux verbes importante qui signifient 

,,voir": 1 1 .f n l;uizah et f1 ,y 1 ra'ah, 
mais da~ le texte· ~ssoretique ii y a toujours le -rparticipe 

i7 l_ n ~nzeh du verbe l_wzah la ou dans la Septante se 
trouve le" terme ă o pwv,(11 Sam. 24, 11; I Chron. 21, 9; II 
Chron. 9, 29; II Chron. 12,15;. II Chron. 29, 25; Amos, 7, 12; 
II Reg. 17, 13; II Chron. 33, 18, 19; Isaie, 29, 10, Michţe, 3,7), 
et ii n 'y a qu 'une seule exception pour cette correspondance du 
terme hebreu ~ozeh „ voyant" et du grec ă p iii v dans Isaie, 30, 
1 O; 11 mais l 'on sait que le texte o 1saie a de nomhreuses 
variantes. Par contre, au terme grec o 6 A {. 1t w v de la ~eptante 
correspond toujours le mot ro'eh du verbe ra'ah (I Sam. 9 ; I 
Sam. 9,11; I Chron. 9, 22; I Chron. 29,29). 

II est vrai que la Septante . traduit aussi par 1t p o cp n T n 5; le 
terme ~ozeh „voyant", mais „prophete" est un terme plus general 
et plus modeme, puisqu,e dans II Sam. 24, 11, nous lisons: ,,et 
le verbe du Seigneur fut pour Gad le prophete, le voyant", c.a.d. 
que ce texte explique l'equivalence de ces deux tennes. 

Cela etant, l'on peut conclure que ă ă p w V „le voyant" 

represente pour Philon le terme ~ozeh du texte misoretique, ou 
encore le mot aram~en a l'etat emphatil{UeN'J. l o ~azoyia 

„voyant". Mais pour quelle raison Philon emploie-t-il ce terme 
vetuste ă O p w v „ qui ne se retrouve que rarement dans la 
Septante, 'flli n 'a pas de sens en grec classi!:f!Ie? Pourquoi Philon 
ne fait usage du mot „prophete", plus clair et plus 
comprfhensible? 12 Nous prMerons ne pas donner tout de suite 
une reponse â cette question et signaler une constatation similaire 
dans Ies ecrits esseniens trouvis pres de la Mer Morte. 

IV. Dans Ies textes trouves pr~s de la Mer Morte, Ies 
Esseniens se donnaient un grand nomhre de noms, de titres, de 
surnoms, d'appellations, dont nous mentionnerons Ies suivants: Ies 
hommes du conseil de Dieu (Recueil de benedictions, IV, 24; 
Hymnes, VI, 11), Ies hommes du lot de Dieu (R~gle de la 
Communaute, I, 6), Ies fils de la lumiere (Ibidem, I, 9), Ies gens 
~1 comprennent (Ibidem, m, 13), Ies memhres de la 
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Communaut~ (Ibidem, V, 1 ), les exilis du pays de Dama.e 
(Document de Damas, VI, 5), Ies fils de la Verite, et Ies fils de 
l'Alliance (Regie de la guerre, XVII, 8), de meme que: Ies fils de 
Sado'{ ( cette appellation concemant tous Ies membres de la 
communaut~ et TIOO seulement Ies pretres), la communaute des 
pauvres, Ies convertis du d~sert, Ies volontaires, Ies Nombreux (ou 
Ies Anciens) et d'autres noma encore. 

Ţoutefois, l'un des noms q,,'ils se donnaient est celui de 
„voyants, visionnaires", appellatio~ archai({Ue <tUi se retrouve dans 
Ies ecrits esseniens: Hymnes, Il, 14-15; Regie de la guerre, XI, 
7-8; Document de Damas, Il, 11-13 et dans Hymnes, XIV, 7.13 

Par consequent, Ies Esseniens se donnaient le nom de „voyaets", 
appellation que Philon d'A.lexandrie reprend, en nommant de la 
meme maniere ceux qu 'il considere des parfaits serviteurs de Dieu. 

V. Or, ce nom de „voyants, vis1onnaires" n'est pas 
seulement une des appellations 'llle se donnaient Ies Esseniens, 
mais paraît etre l'origine du nom des Esseniens eux-memes, tel 
qu'il est translittere en grec, et, d'autre part, c'est le seul nom 
mentionne dans Ies ecrits e.sseniens qui puisse corresrondre au 
point de vue phoneti'llle a l'appellation des Esseniens1 (en grec 
'E o o n v o s,'E o o a to s') telle CfUe nous la trouvons chez Philon 
d'AleJ(andrie, chez Pline et chez Flavius Josephe. 

En eff et, nous trouvo_ns pour la premiere fois cette 
etymologie du nom des Esseniens, 'lllÎ aurait le sens de „voyants, 
VlSIOnnaires", dans Suidas, qui ~crit: 0 e: w P L q. 5 r. T a 
lCOAA<J 1tapaµE!vo-&01,v Efv-&e:v xal. 'Eooato1, 

t # 

)((]AOUVT(ll, TOUTO 6n>.o0v TOS l'OO 0\101,JCll'OS 
T o u T l o T 1, 0 e: w p n T 1, x o L „ils restent appli~es a la 
vision tres souvent et a cause de cela ils sont appeles Esseens, car 
c'est cela que signi~e ce nom, c'est-a-dire visionnaires" (Adda 
Ad.Ier, Suidae Lexicon, Leipzig, 1931, p. 422)15• Cette etymologie 
ancienne du nom des Esseniens a ete reprise par A. Hilgenf eld il 
y a plus de 100 ans, qui a montre que le term'! , • E o o a t o s ne 
peut avoir d'autre origine que l'h~breu IJ.ozeh „voyant, visionnaire" 
et surtout l'arameen hazoyia' (dans: Die juduche Apokalyptik in 
ihren ge,chichtlicher Entwicklung, Jena; 1857, apud: E. Zeller, 
Die Philo,ophie der. Griechen, Leipzig, 1889, tome m, 2, p. 316). 
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Cependant, pour cyue cette ~tymologie du nom des Esseniens 

puisse etre admise, ii faudrait ~ 'elle puisse expliquer aussi l'autre 

terme grec employe pour nommer Ies Esseniens, • Ea an V c5 s 
retrouve chez Fla,·ius .Josephe quatorze . fois, tandis qu 'ii n 'emploie 

la forme E o o ci 'C o !'.; que six fois; Par contre, Philon ne fait usage 

ip.ie de la forme E o o a 'C o S et Pline ne mentionne 'ţi.le la forme 

Eueni, ~i correspond sans doute A ' E o O n V o ~ Or ,11ous a\'ons 

montre dans plusieurs articles16 qu'il y a en arameen un terme 

ciui d~rive toujours du ,·erhe H 21 , ,,voir" et qui correspond 

phonetiquement tres bien A • E o a n V c5 s; . ayant le meme sens. de 

,,voyant, \'isionnaire". C'est le mot N] l în ~ezu;ana „voyant, 

visionnaire ". 1 7 -W- : 

II semhle, clonc, que l'etymologie du nom des Esseniens (ou 

tout au moins l'une des etymologies, puisque Ies Esseniens 

paraissent faire des jeux de mots concemant leur nom) 18 est un 

terme hebreu ou arameen avant le sens ele ,,•:oyant, 

visionnaire ", 19 et a ce sujet no~s croyons pouvoir avan cer un 

argument assez consistant. En effet, dans le texte hfbreu de 

l'Ancien Testament, ,,voyant, visionnaire" se dit aussi, comme 

nous l'avons montre, ro'eh, du verbe ra'ah „voir". Mais ce nom 

ro'eh ,,,·oyant" ne correspond pas phonetiquement ~ 'Ea a (l 'Cos. 
Aussi jamais dans Ies tertes esseniens trouves pres de la Mer 

.Morte le voyant n 'est-ii appele ro 'eh mais toujours ~o=eh, ce (fUi 

correspond phoneti'{Uement a 'E o a a 'Cos; ?O 

L'on peut conclure ~e cette origine ou cette etymologie du 

nom des Esseniens est valahle, et Essenien signifie bien „voyant, 

visionnaire", appellation qui se retrouve dans Ies oeuvres de Philon 

sous la forme o o p w V • 

YI. D'autre part, il nous paraît incontestable ,;:-ue cette 

appellation de ,,voyants" convient tres bien aux Esslnien~, du fait 

~-ue dans leurs textes ils proclamaient leurs ";sions, r•uisq,.i 'ils 

affirmaient voir Ies anges et surtout Dieu lui-meme. En effet, 

nous lisons dans Ies Hymnes: ,Je T'ai cherehe, et commr une 

aurore certaine Tu m 'es apparu a l'auhe" (Hymnes, IV, 6). Ce 

w-rset pourrait se traduire aussi, comme le montre Jean 

Carmignac: ,J e T'ai cherche, et comme une aurore certaine Tu 
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m'es apparu en pleine lumi~re". 21 Et l'auteur des Hymnf's 

esseniens repete cette affirmation qu 'il a eu la vision de Dieu 
lui-meme en pleine lumiere, c.ă.-d. claire et a l'etat de veille, et 

non pas en songe, comme beaucoup de prophetes ont eu leurs 
visions: ,, ... tandis que Tu montres en moi Ta puissance, mais Tu 

m'es apparu dans Ta force A I'aube" (Hymnes, IV, 23). De 

meme,l'auteur de la Regie de la Communaut~ affirme lui aussi avoir eu 
la vision de Dieu: ,,L'Etre eternei, mes yeux l'ont contemple" (R~gle 

de la Communautf, XI, 6). II nous faut montrer 'ftle ces assertions des 

texte" essfoiens sont tres singulieres, puis~e nombre de passagcs de 
l'Ancien Testament affirment l'impossihilit~ de voÎf Dieu et re&ter en 

vie (Exode, 19,21 Juges 13,22;.Juges,6,22- 23;Exode,33,20,ctc.)22rLes 
Esseniens affirmaient de plus „voir ", avoir la visiou dei; ange& 

(Re~le de la guerre, X,l 0-11) ou bicn des mystcrcs de Dieu 
(Regie de la Comrnunaute, Xl, 19), des n1e1 veilk;, de Dicu 

(Ibidem, XI, 3). 
D'autre pi1rl, Ies li\TCS psf'udo-epigraphiu;ues d'originc 

essenienne mentionnent bien souvent la vision de Dicu pat Ies 

justf's, cc lfUÎ prouve que cetle doctrine de la vision de Oieu, 
completement etranghe aux Pharisien,; et aux SadJuceens, 6tait 
admise et enseignee dans Ies milieux cssenicns. Par exemple, dans 

le livre d 'Henocl1, Ic juste Henoch dccrit sa visio11 de Dieu (Le 

livre d'Henoch, 1,1,2; I, XXV, 20; I, XIV, 24; 71, 10). De merne 
dam. le Livre des secrets d'Herwch ii y a des theophanies claires 

(XXII, 1; XXII, 4-6). Dans Ir Tc~tament de Leiii, \', 1. l'on pcut 

lire: ,,Et l'ange rn'ouvrit Ies portes du cicl et je vis le Temple 

saint et sur son tronc de gloirc Ic Trcs Haut... '. De meme Ic 
J,ivre des Jubilh, oeunc css~menne dont on a rctrouve de 

nombreux fragrnents dans la qi!atriemc grotlc de Qumran, parle 

des mPmes visions de Dicu (Livre des ]ubi/6s 44, S). 

Oe la sorte, cette appellation de „voyants, visionnaires" 

convient tres bien aux Essiniens, puisqu 'eux seuls pr~tendaient 

avoir vu Dieu Lui-meme, et que Ies autres sectateurs juifs 

consideraient que cette vision etait impossihle. 

VII. Mais cette appellation hozeh „voyant, visionnaire" a 
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aussi le sens de „proph~te" en h~breu, selon I Rois, 9, 9: ,,Et 
jadis chacun en lsra~l disait cela lorsqu 'ii allait interroger Dieu: 
Allons, venons chez le voyant, parce que le peuple appelait jadis, 
'voyant ', le proph~te ". De meme dans: II Rois, 24, 11; Amos, 7. 
11-14; lsaie, 29, IO et 30,10, ,,voyant" est synonyme de 

„prophete". De plus, le texte grec de la Septante tra,foit parfois 
le terme h~breux Jfozeh par 1t p o cp rî T n ~ (cfr. II Chron.XIX,2; 
II Chron. XXIX, 30; II Chron. XXXV, 15), de m~me <tU'il traduit 
par endroits l'autre terme hebreu signifiant „voyant", ro'eh, parfois 

par 1t p o cp rî T n ~ - ,,proph~te" (I ChronJCXVI,28; II Chron. XVI, 
7; II Chron. XVI, IO). 

Mais Ies Esseniens ont ecrit de nombreux livres prophetiques, 
dont nous mentionnerons d'abord le Livre d'Henoch, puis le Livre 

des ]ubills, omTage surement essenien puisqi1e leur calendrier s'y 
retrouve, Ies Testaments des douze Patriarches, oeuvre lgalement 

essenienne (puisque Ies atta1fUeS contre le Temple et Ies pr€tres y 
abondent, puis'flle dans ce livre ii y a une conception dualiste du 
monde, car la volonte de Dieu lutte ici-bas contre la volonte de 
B~lial), tous ces livres comprennent de tres nombreuses propheties. 
Dans un autre apocryphe ess~nien, l'Ascension d'lsaie, ouvrage 
~tudie par David Flusser, ,,Ies justes ", ceux qui suivent lsaie, se 
donnent le nom de prophetes. Or, David Flusser montre '{lle dans 
cet ecrit lsaie doit etre identifie au maître de justice de 
Qumran. 23 

Enfin, et surtout dans le Nouveau Testament, le Christ 
appelle Ies Essiniens, dans le Sermon sur la Montagne. ,,faux 
proph~tes", comme nous avons pu le montrer dans une ~tude 
recente publiee dans la „Revue de Qumran ". 24 

De meme, Ies ecrits esslniens trouvţs pres de la Mer '!\forte 
comprennent de nombreux passages prophetiques, et Ies Esseniens 
affirment bien souvent dans ces oeuvres connaître l'avenir, comme 
Ies prophetes: ,,Et mon coeur est illumine par le secret de 

l'avenir" (Regie de la Communaute, XI, 3-4), ,.Tous ceux Cflli 
suivent ces regles sont assures de vivre miile ans" (Document de 
Damas, VII, 5-6). Bien d'autres propheties sont comprises dans: 

Document de Damas, VII, 20-21; Hymnes, VI, 27-30; Hymnes, 
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ID, 32-36; le Livre des Mysteres, I, 5-8, et surtout dans ce livre 
enti~ment p-ophe'ti~e25 «tUi decrit la future et finale Guerre 
de, Fiu de la Lumiere contre le, Fiu de, ten~bre,, guerre 

eschatologique que l'auteur essenien decrit dans ses moindres 
d~tails. Il semble de meme 'tlle le nouveau manuscrit e~nien 
decouvert recemment, appeM le Rouleau du Temple par Y.Yadine, 
soit entierement un livre prophe'ti'flle, puis4'Je Dieu {c donne 
directement Ses ordres en parlant a la premiere personne 6. 

De la sorte, il semhle induhitahle que les Esseniens meritent 
bien ce nom de „voyants", qui signifie „prophetes", puisqu'ils ont 
krit des livres prophetiques et fait de nombreuses propheties. 

VID. Ma.is en outre certains ecrits du Nouveau Testament 
nomment Ies ~niens „voyants, visionnaires", c'est a dire 'fl'"ils 
les appellent du meme nom qu '"ils se donnaient eux-memes dans 
leurs livres, et du nom ~e Philon d'Alexandrie leur donne aussi. 

En effet, nous avons pu montrer 'fli 'un texte syrial{Ue de 
l'Apocalypse porte: ,,Et Ies debauches et Ies homicides et Ies 
idolâtres dehorsf Et Ies impurs et Ies sorciers et tou.s le, voyants 
et tous ceux "1,Î prof erent des mensonges" ( Apocalypse, 22, 
15). 2i Or, dans tout l'Ancien Testament syria'llle le terme 
„ voyants", en syria,ie !wzoiai ( du verbe ~ezo „il a vu ", l;{UÎ 

correspond au verbe hebreu du texte massoretique l}azah), se 

trouve a la place du mot hebreu ~ozeh „voyant". Et l'emploi de 
ce terme dans l'Apocalypse, 22, 15, dans un sens ~joratif et 
accompagn~ de l'ordre „dehors!" (donc d'une excommunication) 
signifie 'l'le l'appellation du texte syria"1)e de l'Apocalypse 
„voyants", designe des personnages, ennenus des premiers 
chre'tiens, ~i se donnaient ce nom archai«tUe dans un sens 
laudatif evidemment, et qui ne pouvaient etre que Ies E~niens, 
puie,ue ce sont justement eux qui se donnaient ce nom dans 
leurs ecrits. 

D „ d' d . l 28 e meme, nous avons pu emontrer ans un art1c e, 'fUe 
dans l'epitre de St. Jude, ~i cite d'ailleurs deux livrea esseniens, 
le Livre d'Henoch et le livre de l'A1cen1ion de Moise, ii est 
question d'un groupe de personnages 'fUÎ se sont introduits parmi 
-Ies chr~tiens (Jude, 4) et 'l'le St. lude appelle „voyants en reve" 
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Evu 1t v l. ac; 6 \J Ev o t,,,visionnaires. reveurs, voyants en reve j. Ce 
terme n 'existe toutefois que dans le texte grec de l'c~pitre de St. 

Jude (Jude, 8). :'lais .,voir en reve, avoir des visions en reve'" se 

dit en hebreu ~azah 29 et en arameen ~ Z', et par suite le terme 
grec E v u lt v l, a r, ou Ev o l. est la traduct:ion greceţUe du terme 

hebreu ou arameen signifiant „voyants, visionna:ires, voyants en 

li semhle. de vlus, que non seulement Ies ecrits du Nouveau 

Testament appellent Ies E~niens, ,,voyants", mais des textes 

rabbiniques donn1>nt le meme nom a ces sectateurs. En effet, dans 

la Tosephta au traite du Talmud, Soţa, XIV, l-5 on peut lire: 

„ Rabbi Y ohannan ben Zakkay disait: ... Depuis !fUe se sont 

multiplies Ies voyants, ils ne reconnaissent plus le loisir, et ils ne 

craignent plus le texte, et ils ont rejette le joug du ciel pour 

fa . / I . d" . d h · d " 3o ire regner sur eux e }Oug ·un r01 e c arr et e sang . 

Mais le celebre Rahbi Y ohannan ben Zakkay3 1 a connu tres bien 

Ies Esseniens. puistm 'il devait avoir environ quarante ans lorsifU 'ii 
t;'enfuit de Jerusalem en l'an 67 ou 68 pour fonder )'academie de 

Jabna. Et dans ce texte de la Tosephta (,.supplement, ce qui est 

ajoute") au traite Soţa, le ~and docteur tannaite montre ~e ces 
voyants ne reconnaissent plus le lois:ir, c 'est-a-dire l'~tude ( comrne 
l'interprete J. Bonsirven); il s'~t sam doute des etudes faites par 
Ies Pharisiens dans Ies ecoles des docteurs tannaites, ou l'on 
etudiait aussi la loi non-ecrite. la Joi orale, que Ies Esseniens ne 
reconnaissaient pa8 comme valahle. Rabhi ben Zakkay dit ensuite 
que ces ,.voyants" ne craignent plus le texte, de la Torah, 
evidemment, le seul texte ecrit 'ă cette epoque, et cela veut d:ire 

qu'ils interpretent d'une maniere tres libre le texte de l'Ancien 

T O , · fai · I I:'--L • 32 estamenl. r, rest JUSternent ce que saient es u,:,cmens. 
Outre cela. res „voyants" faisaient regner sur eux le joug d'un 

roi de chair et de sang. Mais Ies seuls rois a l 'epoq-ie i,ii a 

precede la destruction du second Temple furent Ies rois de la 
maison d 'Herode le Grand, et Ies rapports tres ~troits entre Ies 

Esseniens et la familie d1-I6-ode le Grand sont bien connus, 

puisque Herode le Grand oomble de faveurs .Ies Esseniens, ~ '"ii 
considerait etre plus o,ue des etres mortels33. Cependant, la 
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preuve decisive que Rabbi Yohannan ben Zakkay parle des 
Esseniens est donnee par un passage qui suit de cette meme 
Toseph ta au trai te Soţa XIV, 1-5: ,,Depuis ~e se sont multiplies 
Ies celibataires et qu'ont diminue Ies disciples (des sages), la gloire 
de la Torah a cesse". Or, Ies „sages", c'est le nom IIUe se 
donnaient Ies Pharisiens dans la litterature rabbini"°e, 34 mais dans 
toute l'histoire des Juifs ii n'y eut d'autre homines religiosi · 

celibataires que Ies Esseniens, et eux seuls ne se mariaient pas. 
Par suite, ii semhle certain Cf..!e ces „voyants" dont parle RaLbi 
Y ohannan ben Zakkay sont bien Ies Esseniens. 

De la sorte, ce nom de „voyants" est donne aux Esseniens 
par les ~crits du Nouveau Testament et par un ecrit de la 
littlrature rahbinique, et c'est le meme nom que nous retrouvons 
dans Ies livres essJniens decouverts pres de la ~,1er Morte et le 
meme nom qu'emploie Philon d'Alexandrie pour d~signer Ies 
E~niens. 

IX. II nous reste, cependant, de donner d'autres preuves 
encore du fait l{lle dans l'oeuvre de Philon d'Alexandrie, le 
,,voyant" o op wv designe bien Ies Esseniens. 

Dans Ies textes de Qumran, Ies Esse'niens s'appellent souvent 
eux-memes „le lot de Dieu". Et A. Dupont-Sommer remar,ue: 
„le ~ot goral (' le lot, le sort) revient constamment comme un 
mol typique dans Ies divers textes de Qumran, sa frequence 
correspond a une idee vraiment dominante, celle d'une rigoureuse 
predestination ". 35 Et l'on pourrait citer de nombreux passages des 
textes esseniens trouves pr~ de la Mer Morte, ou cc terme 
,,typi~e" de „lot" se retrouve soit scms la forme ,Jot de Dieu ", 
soit comme „lot de la lumi~re ", et c'est toujours les Esseniens 
qui sont nommes de la sorte. 

Or' Philon ecrit: • I o o u y d p 1t ci A l, 'V \J {. p l, o a )( a 't 
MAi\pov EZPT'IMT'I 0Eo0ITO'V opaTLMO'V QUTOU )(Q.l, 

y V n'a l, o 'V e E pa 1[ Eu T TÎ v„Car voila de nouv~au· ii appelle part 

et lot de ·. Dieu, Son fidele serviteur voyant ... " (De plantatione 14). 36 

De la sorte, ,,le serviteur voyant" est la part et le lot de Dieu. 
Or, nous savons que „part et lot de Dieu" est justement l'une 

de.s appellations 'llle se donnaient Ies E~niens. 
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Dans un autre passage de „De plantatione ", Philon affirme 
la meme id~e: ,,Oue l'on ne s'etonne donc point de voir ainsi 

que le lot exceptionnel de Dieu (E ~a~ pe: Tos x .X fi p o S) 

souverain, 'fli a l'autorite universelle, est, dit-on, la soci~t~ des 
t - • • t" âmes sages'JU,ivoitdelaf0fonlaplu1profonde (o 8l,acros o o„uw-

lt (. cr T a Ta o p w v), 'fUi ne fait usage1 ~e des yeur irreprochables 
et toujours vierges de la pensec, ce regard qui ne se voile jamais, 
qui reste toujours clair et conserve sa rectitude.., (De plantatione; 

13). Ainsi, pour Philon le lot de Dieu, c'est-a-dire le nom l{lle 
se donnaient Ies Esseniens dans leurs ecrits, est la societf de ceux 
CfUÎ voient de la faţon la plus profonde, donc Ies „voyants", Ies 
Esseniens, selon · Ie nom qu 'ils se donnaient eux-m€mes dans leurs 
~crits. 

Mais de plus, en decrivant Ies Esseniens dans I 'un des textes 
consacres a ces sectateurs juifs qu „tl admire tellement, Philon 
ecrit: ,,Le plus souvent c'est au moyen des symholes ({Ue 
I' enseignement est donne chez eux, suivant un anti~e methode 
de recherche"' (Quod omnis probu, liber ait, § 12). Or, dans De 
plantatione, Philon cerit: ,,II faut donc se tourner vers l'alligorie 
chere aux hommes qui ont le don de voir .. J 1L' & .X .X n y o p ~ a v 
TTJV opaTl,XOLS (pl,AnV ăvopcicrQ(Deplantationels9). Ces 
hommes qui ont le don de voir, et dont Philon parle au present, 
ne peuvent etre <file Ies E~niens, puii;:({Ue Ies prophetes 
canoni!ţlleS avaient vecu plusieurs siecles auparavant, et de plus, 
l'allegorie est rare, comme iJ est bien connu, chez Ies prophetes 
canoniques. II nous faut conclure que Ies hommes „qui ont le 
don de voir" sont bien Ies E~niens, dont en effet Ies ecrits (le 
livre d'H~noch par exemple, mais aussi nomhre d'ecrits 
pseudoepigraphicyues) sont pleins d 'allegories. Les Esseniens 
f . . . . I ' ' d U' . 37 a1sa1ent usage ams1, et eux seu s a celte epoLJUe, es a egones, 
et Philon parle d'eux siirement lorsl{U 'il mentionne „Ies hommes 
qui ont le don de voir", clonc „Ies voyants". 

D'autre part, Ies Therapeutes sont, sans aucun doute, des 
Es.seniens d'Egypte, et Philon d~clare de meme d'une maniere 
categori<yUe que ces Th~rapeutes sont des voyants: ,,Mais ~e la 
race des Therapeutes, dont l'effort constant est d'apprendre ă voir 
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clair, s'attache â la contemplation de Dieu .i, ( De vita 
contemplativa, § 11). Mais contempler signifie „voir avec les yeux 
de l'esprit'", et ce texte de Philon montre, nous semhle-t-il d'une 
mani~re indubitable, ~e ces „voyants" <fU'il mentionne sont les 
Esseniens. 

X. Il nous faut nous demander, toutefois, pour~oi Philon 
emploie-t-il cette appellation de „voyants" pour· d&igner les 
Esseniens, et pour ,uelle raison ne parle-t-il pas clairement d'eux 
en citant leur nom et en les donnant comme exemple ?l ses 
lecteurs? Pour <{llelle raison Philon utilise-t-il ce langage chiffre, 
cryptique pour designer les Esseniens? 

Sans doute les Esseniens cachaient le mieux possihle leurs 
doctrines non seulement vis-a-vis de ceux ~i n •~taient pas 
memhres de leur secte (Regie de · la Communaut~, IX, 17), mais 
meme les memhres de la secte etaient instruite peu-A-peu et selon 
leurs aptitudes aux mysteres esseniens38 (cfr. Regie de la 
Communaute, IX, 18-19). De meme Flavius Josephe ecrit ~e le 
serment que devait preter le novice qui voulait entrer dans la 
secte l'obligeait „de ne rien cacher aux memhres de la secte ainsi 
que de ne rien reveler a d'autres qu'eux, meme si l'on usait de 
violence envers lui jm11.1U' a la mort" (Bellum ludaicum, II, VID, 
§ 141); et l'Essenien qui entre dans le secte jure: ,,avec un sage 
reflexion je cacherai la Connaissance" (R~gle de la Communaute, 
X, 24). D'autre part, l'on a pu retrouver parmi les textes de 
Qumran, dans les grottes II et IV, un certain nomhre de 
fragments ecrits dans une ecriture crypticpe, et „ce fait souligne 
clairement le souci d'esoterisme de la secte", remar~1e le 
professeur A. Dupont-Sommer. 39 

li se peut 17a11e ce „souci d'esoterisme", cette volont~ de 
rester caches, rende compte de cette maniere de Philon de 
designer dans certains de ses ~crits, en langage chiffre et 
crypti~e, Ies Es~niens par le terme „voyants". Mais ce n'est pas 
tous Ies ecrits des Esseniens qui ~taient secrets et riserves aux 
membres de la secte. Nous en avons la preuve dans le fait ~e 
St. Jude connaissait le li\lre d'Henoch et le mentionne a ceux 
aux'fllels il adresse son epitre (Jude, 14,15), qui devaient par suite 
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la connaître egalement. 4o Il s'ensuit lflle Ies Esseniens faisaient 

paraître des ecrits qui etaient lus par des gens 'flli n'appartenaient 
pas a leur secte. Et ces livres etaient peut-etre „l'appât c:,u 'ils 
tendent et aul{Uel ne risistent pas ceux 'llJÎ ont goute une fois de 
leur sagesse", comme s'exprime Flavius Josephe (Bellum ]udaicum, 
II, VIII, f 158). 

Or, Ies trait~s de Philon semblent con ten ir des allusions 
discretes, voiMes, a ces sectateurs si chers a Philon, Ies 
Esseniens. 41 Car si Philon avait parle ouvertement et trop souvent 
des ~niens, en Ies donnant comme exemples de vertu, ii est 
certain lflle ses trait~ n'auraient pas ete lus par tous Ies Juifs, 
etant donne l'hostilite des Pharisiens et des Sadduc~ens envers Ies 
Esseniens, qui etaient, sans doute, tres hais, comme ii ressort de 
maints passages des ecrits ess6niens trouves pres de la Mer 
Morte. 42 

De plus, ii nous faut faire la remarque "1e le nom de 
,,_voyants" n 'est pas la seule appellation crypthJue des Esseniens 
dans l'oeuvre de Philon d'Alexandrie, puisque ce nom de 

„ Therapeutes" qu 'ii donne aux Esseniens d 'Egypte est toujours un 
nom cryptilflle. En effet, ,,therapeute" semble etre la traduction 
en grec du nom des Esseniens„ arameen ou h'ebreu.43 

D'ailleurs le ·nom de „voyants" pour designer Ies Esseniens 
n'est cryptique que pour nous et peut-~tre pour Ies lecteurs juifs 
de Philon, qui n 'itaient pas memhres de la secte des Ess6niens, 

puisq,.1e pour ceux qui y etaient ce nom de „voyants" est l'un 

des noms lflle Ies Esseniens se donnaient dans leurs livres, et <fUÎ 

devait leur ~tre bien con,nu. 
XI. Nous nous permettons de 

arguments eţui nous obligent a affirmer 
resumer ci.desoous Ies 

que „voyants", dans Ies 
oeuvres de Philon d'Alexandrie, est un nom '{UÎ designe 

certainement Ies E~niens: 
1. Les ~crits de Philon d'Alexandrie sont obscurs el 

hermetiques, du fait tiUe bien souvent le grand penseur juif 
s'exprime d'une maniere volontairement voilee. 

2. Les Esseniens sont pour Philon Ies seuls Hais adorateurs 
de Dieu, et il ne mentionne nulle autre secte juive a part celle-ci. 
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3. Malgr~ cette profonde admiration, Philon ne parle „en 

clair" des Esseniens 'i'le dans deux de ses ecrits. Il est permis de 

conclure "1e Ies Esseniens doivent etre mentionnes par Philon, 

d'une maniere plus ou moins voil~e, dans d'autres passages de ses 

livres. 
4. Or, dans certai ns de ses ecrits Philon mentionne „le 

voyant".., qu'il appelle O opwv, O BAl1wv,io opatl.XO~. 
¼isce „voyant" est pour Philon le sage,le vertueux par excellence. 

5. D'autre part, Ies Esseniens se donnent egalement le nom 

de „voyants" dans Ies textes trouves pres de la Mer Morte. 

6. Ce nom de ,, voyant" semhle etre l'origine ou encore 

l'etymologie du nom des Esseniens, puisque le terme ,.voyant" en 

arameen ou en hebreu peut etre translittere en grec par 'E a a r, v o s ,'E o
a a t o s ,, Essenien , Esseen ". De meme, cette explication. du 

nom des Esseniens, <fUi signifie „voyants", est de5 plu5 anciennes, 

puis~ 'elle se retrouve chez Suidas. 

7. Cette appellation de „ voyants" convenait 

Esseniens; c:,ui, dans leurs ecrits, pretendaient 

lui-meme, Ies anges, Ies mysters de Dieu. 

tres bien aux 

,.voir'' Dieu 

8. Dans le Nouveau Testament l'on retrouve rettf' 

appellation de „voyants" ~i designe Ies Essenien5. 

9. Un texte de la litterature rabbini~e appelle de meme Ies 

Es .. ~niens 

10. 
Esseniens 

,, VO}" ants ". 

D'autre part, Philon d'Alexandrie affirme 

ct Ies Th~rapeutes - ces Esseniens d'Egypte 

don de „voir", sont donc des „voyants". 

que Ies 

- ont le 

11. Cette appellation cryptiCf11e des Esseniens, ,, voyants", 

n'est pas la seule chez Philon, puisc,ie „therapeute" est auss1 un 

nom cryptique des Esseniens dans son oeuvre. 

12. Ce nom de „ voyants", 'l'!i Ies designe dans Ies livres de 

Philon d' Alexandrie, 44 devait etre tres clair pour Ies Esseniens, 

,-.ii se· donnaient justement ce nom dans leurs ecrits. 
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:'llOTIS 

l. La bibliographie generale concernant Philon d' Alcxandric, 
etablic par H.LGoodhan et E.R. Goodcnough, se trouvc 
dans l'ouvragc d'Erwin Goodenough, The Politics of Philo 
Iudaeus, !',;ew Haven, 1938. 

2. De· opificio mundi. lntroduction gfueralc awc oeuvres de 
Philon d' Alcxandric, par Roger Arnaldez, Paris, 1961, p. 1 7. 

3. Si Ies Juifs ctaient divises, selon Flaviw Josephe, cn trois 
scctcs, a la~ellc de ccs sectcs appartcnait Philon? Etait-il 
Pharisicn ou ami de ccs sectatcurs? Ccrtainement non, etant 
donnecs Ies· differences importantes ,ii separent la doctrine 
des Talmuds, d'inspiration pharisicnnc, des thcscs de Philon 
(la doctrine du Logos, par exemple, ne se trouvc pas dans 
la litt&aturc rabbiniquc), ct sunout Ic fait 'fUC Philon ne dit 
pas un mot des Pharisicns, au'il ignore complctemenL 11 
n'~tait pas non plus Sadducccn, puisqu'il croyait a 
l'i.mmortalitc des âmcs et au.x angcs, ~c Ies Sadiucttns 
niaicnt. 

D'auttt part, un ecrivain karaitc du X-c sicclc 
affirmc claircmcnt -,ic Philon d' Alcxandric ctait Ess~nien. En 
cffet, J.Ch.Kirkilani parle des E~nicns cn Ies nommant 
magharya „Ies gens des grottes", ct ii ajoute -.uc parmi Ies 
livres de ces gcns, ii y a Ies traitts de ,,}'Alexandrin", dont 
Ies travaux connus partout sont Ies meilleurs parmi Ies livrcs 
des magharya (inter alias cf. M.Black, The Scrolls and 
Christian Origin.s, London, 1961, p. 11) . .,L'Alcxandrin" est 
sans nul doutc Philon d' Alexandric. D'ailleurs. Philon ne 
pouvait pas adrcsser ccs cloges dithyrambi~es aux Esseniens 
s'il n'etait pas lic de tres prcs aux E~niens. D'autre part, 
bicn des theses essenicnnes se trouvent mcntionnccs dans Ies 
oeuvres de Philon, commc par exemple la doctrine des dcux 
Esprits, qui scmblc la plus particulierc a la secte des 
f.sseniens. f.n effet, Philon affirmc qu 'au moment de la 
naissancc de l'hommc, dcux Esprits pcnetrcnt dans SOD âme, 
l'un bon ct l'autrc mauvais, qui se battcnt cntrc cux pour 
se rcndrc maîtres de l'âmc, (Quaestiones in Exodum, I, § 
2 3 ). Ou cncorc cc CfUC Philon cerit a propos de la fortunc 
et de la proprietc pcrsonncllc de l'hommc :. .,Car tout est 

40 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



possession de Dieu, et ainsi celui qui s'attribue auel~e 
chose detourne le bien d'un autre et ii a une blessure 
extrememenc grave et difficile a guerir: la presomption, qui 
est une. chose apparentee ~ l'ignorance et a l'inculture" 
(Legum Allegoriae, III, '10). Cette profession de foi de 
Philon doit etre rapportEe au fait <fle Ies Esseniens ne 
possedaient pas de fortune personnelle, et avaient tout en 
commun: .,Nul ne supporte de rien poss~der en propre, 
ahsolument rien, ni maison, ni esclave, ni champ, ni 
troupeaux, ni rien de ce qui alimente et procure la richesse. 
Mais ils deposent tout en tas au milieu et ils jouissent en 
commun des ressources de tous", ~crit Philon lui-meme a 
propos des Esseniens (Apologie des Juifs, ~ 4, ex Eusebii 
Praep. Evangel., lib. VIII, cap. XI). 

4. Bellum judaicum, II, VIII, § 141 et ~ 142; Regie de la 
Communautl, IX, 17. 

5. Quod omnis probus liber sit, ~ 12. Toutes Ies rfferences 
aux oeuvres de Philon dans cet article se rapportent ă 
}'ţdition Tauschnitz de Leipzig des oeuvres de Philon (1851 
et 1852 - 1853), dont la division en paragraphes est suivie 
d'ailleurs par l'edition de E.Brehier (1909) et aussi par 
l'edition de Leopold Cohn, Philonis Alexandrini opera 'fUae 
supersunt, Berlin, 1896. 

6. Qµod omnis probus liber sit, ~ 13. 

7. Apologie des J uifs, j 18. 

8. Jean Danielou, Philon d'Alexandrie, Paris, 1958, pp. 42-43. 

9. Le terme „voyant" se retrouve de meme dans Ies 
Apocryphes et Ies Pseudo~pigraphes. 

10. Dans le livre de la Sagesse de Jhus fils de Sirach, 36, 
17-18, l'on prie pour "1e Dieu suscite Ies propheties faites 
en son nom, et que des prophetes fideles a Dieu puissent 
paraître. Et cela signifie <fle des prophetes „de verite" 
n'ctaient pas apparus a l'epoque ou ce livre fut ecrit (au 
11-e si~cle avant J esus Christ). Ou encore dans I Maccahees, 
9, 27: ,,Et il s'est produit un grand malheur en Isra~l. 
comme ii ne s'en etait pas produit depuis Ie jour ou ii ne 
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11. 

12. 

13. 

leur etait plus apparu de prophete". 

Le texte de la Septante, Isaie, 30, 1 O, porte: TOC !; T â 
o p CÎ JJ Cl Ta o p w a l,, ce q,Ji represente le mot hebreu du 
texte massoretique □ '\ /-.J • '1 ~ . .,... 
Philon emploie comme synonyme de O o p w \I assez souvent 
le terme o BA E 1t w \/_,ma1gre le fait que dans la Septante ces 
deux expressions traduisent des mots h~breux differents. 
C'est ainsi que Philon ecrit: ,,et lors1ue celui :,ui voit Dieu 
( op iii \I ) s'exerce a fuire Ies passions ...... afin que celui ~i 
voit I'hre ( o BA E 1t w V ) traverse la passion.. "(Legum 
Allegoriae, III, \ 60) 

,J'ai ete un homme de 'f-lerelle pour Ies interpretes 
d'aberrations, mais un homme de paix pour tous Ies voyants 
sinceres (L K \\' L H W Z '\r N K \\r ţI \\' T)" Hymnes, II, 
14-15). 

. . 
„Par l'interm~diaire de Tes consacres, ies voyants de 

Tes oracles (MS Y H Y K H H W Z Y T' W D W T), Tu nous 
as annonce les temps des gu~rres de Tes mains... " (Regie 
de la guerre, XI, 7-8 ). 

„En tout temps (Dieu) se suscita des hommes de 
renom en vue de laisser une survivance dans le pays et de 
remplir la surface de la terre avec leur descendance. II Ies 
instruisit par les consacr~s de son Esprit de saintete et par 
Ies voyants de verite (H W Z Y 'M T)" (Document de 
Damas, II, 11-13). • 

Enfin, dans Hymnes, XIV, 7, Ies Esseniens sont 
nommes: ,.Tes hommes de vision" ('N S Y HZ W N K H). 
Concemant le nom de „voyants" des Esseniens, • cf. Athanase 
Negoiţă, Esseniens et t•oyants, dans „Studia et Acta 
Orientalia"',VIII, 1971, p. 43 sq. 

14. Cette observation nous appartient et nous l'avons exposee 
dans plusieurs articles; cf. Constantin Daniel, ,.Faux 
proph~tes'~ surnom des Esseniens dans Ie Sermon sur Ia 
Montagne , dans la „Rewe de ·Qumran", no. 25, Decembre 
1969, pp. 45- 79, notamment page 63. 

15. A ce propos Alfred 
Berichte uber die 

Adams tcrit dans _son livre Antike 
Essener, Berlin, 1961, note 24: 
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,,'E CJ CJ a Co l.. ist hier offensichtlich von syr. ~eza ,schauen, 
betrachten' abgeleitet worden". 

16. Cf. Constantin Daniel, Une mention des Esseniens dans un 
texte syria'fUe de l'Apocalypse, dans le „Mus~on", 1966, p. 
155-164; Esslniens, Zelotes et Sicaires et /eur mention par 
paronymie dans le N. T., dans „Numen", voi. XIII, fasc. 2, 
1966, pages 88-115; ,, Faux Prophetes ", surnom des 
Essiniens dans le Sermon sur la Montagne, dans la „Rcvue 
de Qumran", no. 25, Decembre 1969, pp. 45-79. 

17. G. Dalman, Aramăisch-Neuhebrăisches Handworterbuch, 
Frankfurt am Main, 1922,s.v. 

18. Lors~.1e Philon veut expliquer le sens et l'origine du nom 
des Esseniens, ii ecrit: ,,Ce nom, ă. mon avis, bien qu'il ne 
soit pas i strictement parler un nom grec, peut ~tre 
rapproc};le du mat „saintetf"; ce sont en effet au plus haut 
point des hommes voues au service de Dieu (Quod omnis 
pro bus liber sit, f 7 5 ). De la sorte, Philon fait un jeu de 
mots entre le nom des Esseniens, ,.1'il sait parfaitement ne 
pas hre un nom grec, et un terme grec signifiant 
„saintete". C'est A.Dupont - Sommer 'f.lÎ a remar~e le 
premier ce jeu de mots fait par Philon pour expli~er 
I'etymologie du nom des Esseniens (,.Philon semble jouer sur 
la ressemblance entre Ies termes grecs Essaioi „Esseens" et 
osioi „saints, purs", A. Dupont - Sommer, Les ecrits 
esseniens trouves pres de la Mer Morte, Paris, 1959, page 
31, note 3, et aussi page 38, note I). D'autre part, selon 
une autre remar'flle d' A. Dupont-Sommer, Flavius Josephe 
lui-meme semble faire un autre jeu de mots lors~'il veut 
expliquer le sens et I'1·rymologi:' du terme „Esseniens" 
(ibidem). 

19. Dans le d.ictionnaire du celebre lexicographe grec 
d' Alexandrie Hesychius, le terme ' E CJ CJ n T L. o L. ,,Esseniens, 
Esseens" (? ) est traduit par lJ a V TE l.. !; ,,devins" (Hesychi 
Alexandrini Lexicon, Ienae, I 867, s.v./d. M.Schmidt). Cela 
veut dire <file pour Hesychius lui-aussi le sens du nom des 
,,Esseniens" est celui de „devins", dane de „visionnaires, 
voyants". 
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20. Cf. Karl Georg Kuhn, Konkordanz zu den Qumrantexten, 
Gl:Htingen, 1950. 

21. Jean Carmignac et P.Guibert, Les textes de Qumran, I, 
1961, p. 205, note 3. 

22. La litterature rabbini'\lle affirme de meme d'une maniere 
categori'fUe l'impossibilite pour l'homme de voir Dieu et 
rester vivant (cf. Sifre sur le Leviti'fUe, 1,1,46, dans Joseph 
Bonsirven, Textes rabbini'fUeS des deux premiers siecles 
chr;tiens, Rome, 1955, p. 37, no. 164 et no. 246; 
Hermann L. Strack und Paul Billerbeck, Das Evangelium 
nach Matthaus, Miinchen, 1922, pp. 206-215; Sifre sur Ies 
Nombres e"t le Deuteronome, Wilna, 1964, ed. Friedmann, 
12, 8, ~ 103 (27 b), et de meme le traite rabbiniqi1e 
Pa/est. Peu, 8, 21 b, 44, cite par Hermann L. Strack et 
Paul Billerbeck, Das Evangelium nach Markus, Lukas und 
Johannes und die Apoltelgeschichte, Miinchen, 1924, pp. 
362-363. 

De meme, dans le Nouveau Testament, St. Etienne 
est tue par Ies Juifs parce c,u'il avait affirme avoir vu „la 
gloire de Dieu", donc Dieu (Actes, 7, 55-58). D'autre part, 
dans le N ouveau Testament ii y a de nombreux passages sur 
l'impossibilit~ de voir Dieu le Pere Un. 5, 37: Jn. 6,46; Jn. 
1,18; I Jn. 4,12; I Timoth., 6,16; Hebr., 11,27). 

23. L'etude de David Flusser concernant ce traite de l'Ascension 
d'lsaic a paru dans le „Bulletin of the Israel Exploration 
Society", 17, 1952, pp. 28-46, ainsi 'ille dans „Israel 
Exploration Journal", 3, 1953, pp. 30-47. 

24. Constantin Daniel, ,,Faux Prophetes'~ surnom des Ess!niens 
dans le Sermon sur la Montagne, dans la „Revue de 
Qumran", no. 25, Dc!c. 1969, pp. 45-79. 

25. De m~me Matthew Black lcrit: ,,Qumran however had its 
own apocalypses, The War scroll, or Armagedon is a type 
of apocalyptic writing" (Matthew Black, The Scrolls and 
Christian Origins, London, 1961, p. 150). 

26. Cf. Yigael Yadine, Le manuscrit du Temple., dans „Nouvelles 
chrhiennes d'Israi!I", Dec., 1~67, voi. 18, no. 3-4.i p. 40 sq.; 
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voir aussi „Science et Avenir ", Juil. 1968, p. 583, de 
meme 'lile le resum~ de la communication faite par 
A.Dupont-Sommer 11. I' Academie des Inscriptions et Belles 
Lettres de Paris, parue dans „ Le Figaro" du 9-1 O D~cembre 
1967. 

27. Constantin Daniel, Une mention des Esslniens dans un texte 
syriaque de l'Apocalypse, dans , .Le Museon", 1966, tome 
LXXIX, pages 155-164. 

28. La mention des Esseniens dans le texte grec de l'Epître de 
S.Jude, dans „Le Museon", LXXXI, 1968, pp. 503-521. 

29. W. Gesenius, Hebrâisches und aramăisches Handworterbuch, 
17. Aufl. bearb. von Fr.Buhl, 1959, p. 994 (14e Mition, p. 
914). 

30. R.P. Joseph Bonsirven, Textes rabbini'f1JeS des deux premiers 
siecles chretiens, Rome, 1955, no. 1503. 

31. ffldisches Lexicon, Band III, Berlin, 1929, col. 291-293, et 
surtout J. Neusner, A Life of Rabban Yohannan Ben 
Zakkai, Leiden, 1962. 

32. En ce !fli concerne Ies interpretations inexactes et fausses 
des textes de I' Ancien Testament par Ies Qumraniens, voir le 
livre de J. van der Ploeg, Bibelverklan·ng te Qumran 
(L'Exegese bibli'fl.le a Qumran), Amsterdam, 1960; et aussi: 
A.Dupont-Sommer, Les ecrits esseniens decouverts pres de la 
Mer Morte, Paris, 1960, p. 323. 

33. A~ti~'Jitates ludaicae, XV, X, § 1, no. 372. 

34. R. Travers Herford, Les Pharisiens, Paris, 1928, p. 34, note 
3. 

35. A. Dupont-Sommer, Op. cit., p. 64. 

36. 0 E: pa 1t E: U T n S pourrait se traduire aussi par „Thc!rapeute, 
Ess~nien d'Egypte", et le sens de ce passagc de Philon serait 
dans ce cas: .,Car voila de nouveau il appelle part et lot de 
Dieu son fidele Thbapeute voyant". Dans ce cas, ce texte 

45 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



serait une nouvelle preuve evidente que ce sont Ies 
Therapeutes, ces Esseniens d'Egypte, que Philon designe sous 
le nom de „voyants". 

37. F.F. Bruce, Biblica[ Exegesis in the Qumran Texts, London, 
1959, pp. 15, 16 et 36. 

38. A. Dupont-Sommer ~crit a ce propos: ,,... car le style de 
ces livres esseniens, ainsi que nous I'avons explique deja, est 
generalement sibyllin, se plaisant systematiquement a designer 
Ies gens et Ies faits de fa'ion plus ou moins voil~e. Etant 
donne cette obscurite voulue, ii n'est pas tellement 
surprenant (file Ies historiens, aujourd'hui, se voient assez 
embarrasses; ils se trouvent devant un complexe d'allusions 
et d'enigmes dont il faut retrouver la ci~" (Op. cit., p. 349). 

39. Op. cit., p. 59. 

40. 0n a retrouve une dizaine de manuscrits plus ou moins 
endommages dans la IV-e grotte de Qumran. ,,... le livre 
d'H~noch, ce maître livre de toute Apocalypse juive, fut 
)'un des classiques de la secte ... " (A. Dupont-Sommer, Op. 
cit., pp. 335-336). 

41. D'ailleurs, on a pu deceler dans l'oeuvre de Philon un 
langage chiffre, hermetique et des noms a double sens, 
lorsque le grand penseur juif parle de politique, comme l'a 
prouve E.R. Goodenough dans le chapitre „Politics by 
innuendo" de son livre, The Politics of Philo Judaeus, New 
Haven, 1938. Et Philon lui-meme affirme dans De Somniis 
II, i 81-92, que la sincerite, le langage clair et a decouvert 
lt ex p p no i: ci doit ceder la place a la prudence 
e: u .X ci 8 e: l, c.i • En ce qui concerne Ies doctrines reiigieuses 
proprement dites, Philon ecrit: ,,Car ce n 'est pas a tous 
qu'il faut permettre de voir Ies secrcts de Dieu, mais 
seulement a ceux qui peuvent Ies dissimuler et les garder" 
{Legum Allegoriae, li, ~· 15), donc ce n'est que ceux 'fUÎ 

pouvaient cacher ces secrets qui devaient Ies connaître. 

42. Dans Hymnes, IV, 10, nous lisons: ,,Ils (Ies 
mensonge et Ies voyants du )dâ, h~ment) 
centre moi (des m:ichinations) de RţJial". 

4fi 

interp1hes du 
ont machine 

II s'agit, sans 
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doute, dans ce passage des persecutiom que les Esseniens 
ont du subir de la part des Pharisiens et des Sadduceens. 
Ou encore: ,,Les plus impies des puissants se sont ru€s sur 
moi avec leurs tourments et tout le jour ils broyaient mon 
âme" (Hymnes, V, 17). Dans ce texte, ,,les plus impies des 
puissants" sernblent etre les Sadduceens. Voir aussi: 
Hymnes, II, 31-33; Hymnes, II, 21; Hymnes, II, 12; 
Hymnes, VII, 11. En ce •pi concerne l'identification de ces 
ennem1s des Esseniens de Qumran, voir: Jean Carmignac, 
Les elements historiques des Hymnes de Qumran, dans la 
,,Revue de Qumran", tome II, no. 2, pp. 205-222. 

43. Le terme grec 9 E pa 1t EU T 11 S „Therapeute" peut avoir le 
sens de „medecin, celui ~i prend soin, celui q,Ji gu€rit" et 
de „servitt:ur" (M.A. Bailly, Dictionnaire grec-fran~ais, Paris, 
1935, s.v.). 

Mais „medecin'' est en arameen 'esah, ce mi est 
tres proche phoneti-;:uement du mot grec • E o o a C ~ s; ( cf. 
entre autres: G. Vennes, The Etymology of Essenes, dans la 
,,Revue de Qumran", no. 7, pp. 427-443; G. Vermes, 
Essenes and Therapeutai, Ibidem, no. 12, pp. 495-504), et il 
pourrait etre l'une des etymologies du nom des Esseniens. 

D'autre part, ,,serviteur" pouvait etre represente a 
1'€poque de Philon par le terme hebreu ~azan, ce ~i est 
egalement tres proche phonetiquement du nom des 

• E , Ess€niens, cr o n V o S 

44. Philon d' Alexandrie etait surement membre de la secte des 
Esseniens. Voir a ce sujet notre livre Orienta/ia Mirabilia, 
Bucarest, 1976 (en roumain, r~sum€s fran\ais et anglais), 
le chapitre: ,,Philon d' Alexandrie et les Esseniens", pp. 
133-169, ~i fait etat d'un nombre considerable d'arguments 
d~montrant d'une maniere &idente que le grand penseur juif 
d' Alexandrie ttait Essenien. 
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LA RELATION ENTRE „KARAG5Z OYUNU" 
ET LE THEÂTRE POPULAIRE ROUMAIN DE MARIONNETTES 

par Viorica Dinescu 

Suivant l'avis unanimement reconnu dans la litt~rature de 
spl!cialitt, le thl!1tre d'omhres fât introduit dans Ies Pays 
Roumains par Ies Turcs. Moins plausible nous semble cependant 
l'affirmation (ni m~me l'hypothese) 'fll'il fut introduit chez Ies 
Roumains „suite ll l'intervention de la Cour du prince regnant, 
par le d~sir d'amusement personnel du monar!Jlle ou par la veMite 
d?offrir a ses invit~s l'occasion de s'amuser"1. Les rapports avec 
le peuple turc ont ete nombreux et varies, aussi le Karagoz 
oyunu constituait-il un divertissement commun dans Ies auherges, 
Ies caUs, Ies foires, Ies marches, meme dans Ies casemes. 2 On ne 
saurait d'ailleurs expli'fller l'influence complexe 111e le Karagoz 
oyunu a exerce sur le th~tre roumain de marionnettes, en la 
restreignant aux seuls milieux de la Cour. Les bouffons et Ies 
saltimban'flleS, figurant aux pompes et aux parties de plaisir 
princittes, ont disparu sans laisser de trace dans le spectacle 
populaire roumain. 

A propos de la date l lll!flleJle le theâtre d'ombres fit son 
apparition dans Ies Pays Roumains, on cite d 'ordinaire 
l'explication fournie par Dlmetre Cantemir dans le glossaire de 
son „Histoire hieroglyphe": Karagijz, pantin fameux, '(lli pourrait 
plaider en faveur du fait ru 'â cette epo1ŢUe (1705) le mol 
Karagoz etait deja connu dans la langue roumaine. 3 Argument 
peu concluant si l'on tient compte des vastes et profondes 
connaissances r1e D. Cantemir posst!dait da.ns le domaine de 
l'histoire et de la culture tu;-'fllcs. Le sava1il et prince regnant 
roumain ne peut pas &re considfre connne un etalon par rapport 
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a la culture orientale. De son cbte, l\. Iorga indi"'1e 
phanariote comme point de depart de la p~netration 
d'ombres chez Ies Roumains. 

l'epo'flle 
du theâtre 

A notre avis, on trouve daru Ies texteE- du theâtre de 
marionnettes developpe au cadre du Vicleim (myst~re de la 
Nativite), publies en Roumanie, ,uel'llles indices pouvant justifier 
l'hypoth~se d'une pen~tration plu5 ancienne du the4tre d'omhres 
turc dans Ies Pays Roumains. 

Ces indices seraient Ies sui,·ants: 
I. La sayntte ayant pour personnages une souris et un chat 

11n, d'apres Ies informations de Theodor Burada, se trouve in~r~e 
parmis Ies autres sayn!tes faisant l'objet du jeu des marionnettes 
en \4oldavie. Voici le r~cit textuel de la sayn~te: ,,Une souris 
fait son apparition; le manieur de marionnettes chante la melodie 
de la souris. Le chat vient tout. doucement apres la souris, la 
saisit et s'enfuit avec"4. A la lunuere des recherches recentes 
concernant le tMâtre d'omhres turc, Ies silhouettes de la souris et 
du chat incluses dans l'a.ssortiment complet (te. takrm )5 de 
n 'importe 'Jllel hayalacr, ne sont pas, comme on l'estimait ju5'fll 'a 
pr~nt, des elements de glJstermelik, mais des silhouettes cumme . 
toutes Ies autres. A leur aide se deroulaient, dans l'ancienne phase 
du spectacle d'omhres, des ,jeux sans paroles" avec des animau:li.• 
C'est _ ~n appelait nwkaddime, une espece de prologue 
precedant la pi~ce proptement-dite, plus precisement la partie 
Mnommee fasil Dans un texte 'J'li peut etre citt h l'appui de 
cette th~, Richard Davey Merit un spectacle de Karago"z oyunu 

de jadis, comme il suit: ,,L 'ecran transparent reste vide pendant 
,uel,ues minutes. Une silhouette comi'fl..le juchee sur un chameau 
passe ensuite en toute hâte. suivie par un chat lflli donne la 
chasse A une souris. Le chat _joue longuement et sans pitie avec 
la souris, 'fU 'elle avale en fin de compte en un clin d 'oeil. 
Pendant ce temps, }'orchestre a pou~ un son tremhlant comme 
un cri, m~M aux bruits assourdissants, effrayants, ce 'Jlli rnulait 
sugg~rer la mort de la pauvre souris se trouvant dans la chambre 
de torture au ventre du chat. Peu ă peu, le grondement 
assourdissant d'un hmbour d'une forme ~trange s'est apais~. Le 
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festin du chat avait pris fin. L 'aven ture de la souns et du chat 

avait tellement piu aux spectateurs, 'flle la vague de 

chuchotements par les'f'lels ils manifestaient leur plaisir, ebranlait 

litt~ralement la chambre ". 6 

li y a aussi des confirmations tur'fUeS certaines de ce vieux 

type de mukaddime: comme, par exemple, le poeme intituli 

Surnâme-i Hilmâyiin, consacre aux fetes 'JllÎ eurent lieu A Edime 

en 1582, lel:fUel raconte l'evolution de lfllel!fues silhouettes 

d'animaux en de petits jeux muets, independants (le chat et la 

souris, le chien et le chat, la belette et la souris, le combat de 

deux chameaux ). 7 

L'impression particulitre 'flle ce jeu de pantomime de la 

souris et du chat a produit sur Ies spectateurs, pourrait constituer 

une explication du fait d'avoir ete retenu et introduit dans le jeu 

de marionnettes roumain, adapte, naturellement, aux modalites 

s~cifiCfUes a ce dernier. En tout cas, la saynHe de la souris et 

du chat demontre une correlation plus anc1enne (datant 

probablement du X\tle si~cle) entre le thfâtre de marionnettes 

roumain et le spectacle d'ombres turc. 

II. La constitution du spectacle en scenes disparates, 

independantes, represente une caracteristi!flle essentielle du theâtre 

de marionnettes roumain de facture populaire, caracteristitJUe 

pouvant etre remar'fllee dans toutes Ies variantes 'JUÎ nous ont et~ 

transmises, et notee par tous Ies chercheurs de Roumanie, tant 

par Ies anciens 'flle par Ies contemporains. Si le theitre de 

marionnettes turc se presente, A ce IJUe nous sachions aujourd 1mi, 

comme un tout bien soude, Karagoz oyunu etait compo~ jadis -

plus pr~cisement dans ce meme XVIe si~cle - de sc~nes 

disparates (Kopuk Mhneler), meme dans le fw,L C'est seulement a 
partir du :K\1Ie sitele 'fUe la partie destin~e au developpement de 

la pitce proprement-dite (fw,l) commence A avoir un sujet 

unitaire, yui polarise autour de soi une succession d'actions plus 

ou moins ~tendue. 8 

Le premier ţ11i a essay~ A deceler de mani~re analytiţUe Ies 

rapports existant entre le Karagoz oyunu et le theâtre de 

marionnettes roumain fut Lazăr Şăineanu, dans l'etude Jocul 
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păpu1ilor şi raporturile sale cu farsa Karai{oz (,,Le jeu des 
marionnettes et ses rapports avec la farre Karagcfz''). 

Sa demonstration concemant )'intime conne:rion rntre le jeu 

de marionnettes roumain et la /arce tur,ue Karagoz, repose sur 
Ies arguments suivants: 

1. Le cynisme sans pareil du dialo![ue, l'e:rtr~me trivialit, 

de, personnages. 

2. La parodie du langage neologvrue promu par les 

faubouriennes. 

3. La prononciation particuliere de la langue roumaine par 

lu ~trangers. 

4. lntroduction de mots et de phraie, en langues ~trangeres. 

5. Les deu:r principau:r personnages de la /arce, Karagoz et 
Hagi-Aivat, correipondent e:ractement. comme sens et comme 

fonction, d l'ArlelJUin et au Vieillard.9 

6. EMmenu de satire sociale. 

En reprenant dans la discussion Ies arguments precedents, A 

la lumi~re des textes du Karagoz oyunu dont nous disposons de 
nos jours, ainsi '!'le des rec·herches rntreprise:- au cours du xx:e 
siecle, Ies rem.aiyues suivanle!- s'impost'nt: 

La caracteristi'flle signalee sous le point l relhe, en general, 
de la farce grossihe du type populaire san;; tenir compte de 
l'origine. Gustave Cohen, en s'occupant du theâtre profane du 
~1oyen-Âge en France10, mentionne parmi le;; divers types de 
pittes aussi la farce tout simplement plaisante, souvent grossi~re, 
par/oi, ,atiriy-ue. 

La parade du type populaire - theâtre d "improvisation lui 
aussi, 1JUi precMa la parade lit teraire Mveloppee au XVIIIe si~cle 
en Franee - se permettait toutes Ies au<laces, sont trait dominant 
etant l'obsc~nit~ 11 . En remontant aux epo'Jl.les piu,- ~loignies. on 
observe 'file le mimus n 'excellait pas par la decence, mais tout au 
oontraire. Les plaisanteries groisiere,, les chants obscenes, Ies 

actions vulgaires et le, personnage, grouitrs sont :-es attributs 
caractfristilflles 12· Aussi, Ies autres formes de notre theâtre 
populaire n'echappent-elles point A cette r~le. Gh.Vrabie relhe 
des obsccfoit6. parsemees par le blaj ou ,)e muet" dans Jocul 
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Călu1arilor (,,Danse des Căluşari'') et dans Jocul Caprei (,Jeu de 

la Chevre '') 13, tandis 'Jlle Ies sondages plus recents entrepris par 

V.Adăscăliţei dans le theâtre folklori'JUe moldave certifient la 
prhence des allocutions groteş'flles, meme pornographi<(Ues, des 

variantes „sans g~ne, voire m~me dans Ies danses organisees autour 

de certaines representations zoomorphes, telles 'JUe Jocul Cerbului 

(,Jeu du Cerf'')~ 4 

La mise en ividence par L. Şăineanu, ainsi 'f\le par d'autres 

chercheurs roumains contemporains, du caractere vulgaire, voire 

obscene du jeu d'ombres turc, comme un trait distinctif par 

rapport aux autres farces populaires, ne fait 'fUe reproduire 

l'opinion expriniee par des voyageurs etrangers <JUi traversaient 

l'Empire Ottoman ou Ies Pays Roumains (on s'en rapporte 

d'ordinaire a Gerard de Nerval, a Del Chiaro et h Fr.Sulzer). Et 

le detail invo!fUe A cet effet, h savoir la 'JUestion 'flle le manieur 
de marionnettes adresse au public spectateur, s 'ii doit faire jouer 

ses marionnettes cu perdea ori fără perdea (,~ mots couverts ou 
sans nulle ~ne''), ne constitue, a notre a vis, un argument „de la 
trivialite" en principe, mais piu tot est un eliment de rapport avec 

la farce Karagoz 'flii, tel n 'importe fUel autre theâtre 
d'improvisation, change son ton gen~ral selon sem public. Une 

comparaison des textes des trois pi~ces d 'omhres recueillis par 
J.K6nos l la fin du si~cle pa~, d'apr~s des spectacles pr~sentls, 
selon toutes Ies probabilit~, dans des milieux choisis, et Ies 
variantes public!es par Helmut Ritter et Cevdet Kudret, confirme 

cette opinion. 
En ce fUi concerne Ies points 2, 3 et 4 comme principaux 

f:Mments constitutifs du comi'flle du langage, source fondamentale 

du comicyue dans Ies deux cas, la rem3J"Jlle s'impose que le 
theâtre de marionnettes turc (Kukla oyunu) Ies utilisait largement. 

Le tMâtre d'ombres possMait, par contre, un comique verbal de 

beaucoup plus complexe 'JUÎ, manie d'une faţ:an plus nuan~, 

atteignait assez souvent A des vraies performances. L 'identite du 
salut adre~ aux amateur, de man~re, et de comportement 
occidentaux, personnes parodihs dans la m@me mesure par Ies 
deux genres, le roumain et le turc, notamment bonjour musio! 15, 
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identite relevee aussi par L. Şăineanu, n'est pas probante pour le 
rapprochement des deux jeux, vu 'fli 'elle provient d'une ~olution 
phoneti'flle naturelle dans Ies langues respectives. 

L'aspect satiri'ftle, relev! par L. Şăineanu comme un 
important element de confluence du theitre Kara.goz et du 
theâtre de marionnettes roumain, est souligne d'une fai;on 
particuli~re dans Ies recherches roumaines plus recentes sur Ies 
jeux de marionnettes, et il est souvent consid«!r~ comme un 
facteur d'opposition entre Ies deux types de th~tre populaire, le 
roumain et le turc. Letiţia Gitză s'en rapporte A un court 
fragment extrait du prologue du jeu de marionnettes, oh le bot 
declare du jeu est celui d'~tre oglindă sufletului şi izbăvire tot 
răului (,,miroir de l'âme et protection contre tout le mal') 16. 

Au fait, c'est justement cette specification de l'effet 
moralisateur poursuivi par le jeu respectif 'fUÎ constitue un liant 
entre Ies deux formes de theitre populaire en 'fUestion. Dans le 
Karogoz oyunu, plus precisement dans le mukaddime (ayant la 
fonction de prologue), Hacivat, dans un ghazel obligatoire -
considere comme l'el~ment le plus important de la partie 
introductive (perde gazeli) - fait allusion au caractere profond du 
jeu IJUÎ, au-dela de l'apparence comique, vise a la correction des 
d~fauts humains ou des mauvaises hahitudes. 1 7 

Entre Karagoz et Hacivat, d'une part, et l'Arle'fllin et le 
Vieillard, de l'autre, la relation indi'JUee par L. Şăineanu (sous le 
point 5) n'existe pas. Les deux protagonistes du theâtre turc 
dont la construction repose, A vrai dire, sur l'opposition 
(affirmant, comme dans n'importe '(Uelle comedie, le comiyue du 
contraste) - ne sont nullement investis par la fonction de 
pr~senter et commenter Ies autres personnages. D'ailleurs, le 
mancrue d'information de l'epolJlle justific · pleinement la 

caractmsation un peu simplificatrice et subjective faite par 

L Ş iineanu A propos de Karagoz et de HacivaL 
L Şăineanu omet cependant 'JllCl!fUe& ~l~ments hlifi;mtaa 

pour I' t!troite relation existant entre Ies deux jeux: 
Le cbant accompagnant l'apparition de chalflle penonnagie 

possMe, dam le tMa"'tre ~s, UD caractere embl~mati,a.e, de 
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reconnaissance {A cha'{lle apparition d'un certain personnage tout 
le long de la piece, le meme chant se fait entendre ). Les chansons 
'fUi accompagnent l'~volution des marionnettes roumaines ne sont 
pas seulement un ~sultat du S}ncr~tisme - normal dans le 
th~tre populaire ou de l'inOuence du vaudeville, mais 
repr~ntent une reminiscence d'un proc~~ propre au th~itre 
d'ombres, ayant un r6le fonctionnel de premier ordre. 

Les personnages, comme types repr6sentatifs d'une p~riode 
histori'flle bien d~termin~e, caract~ristilfl.le essentielle dans le jeu 
de marionnettes roumain, d~rivent du contact avec le th~tre 
d'omhres, 'flii op~rait uniruement avec ce genre de personnages 
typi~ La satire en transformation continuelle par rapport aux 
changements survenus dans la vie sociale, Ies allusions aux lieux, 
aux habitudes et aux ~~nements concrets 18 , observables dans le 
th~tre roumain de marionnettes et IJUi conferent â celui-ci la 
valeur d'une suite de petits documents de moeurs autochtones, 
nous font penser automatÎ'Jllement A la {arce KarogiJz, ob des 
B~ments pareils repr~ntent, a co"'t~ du comiCfUe, le pigment 
essentiel. 

Le fait 'Jlle dans le th~ître de marionnettes roumain de 
facture populaire le Turc est pr~nte dans une lumi~re 
dHavorable, .,-ue, dans la lutte avec le Moscovite, ii est 
invariablement tu~ sans effort par celui-ci 19 , se maintient dans la 
ligne d'une evolution naturelle du th~tre Karagoz, echo et 
commentateur des evcfoements, toujours mobile dans la direction 
de la satire '(1l 'ii renferme. 20 

Enfin, '7Ue)'Jlles remar'JlleS de detail viennent retenir notre 
attention: 

Dans la variante due ă D.C. Ollănesc-u on dit, â un moment 
donni21: Moş Ionică ieie pe piaţa Vicleimului (,,P~re Jeannot 
sort dans la place du Vicleim'). L 'indication, relative ă la mise 
en sc~ne, pourrait constituer un ~l~ment de liaison avec le th~tre 
d'ombres, dont l'ecran oâ. Ies silhouettes evoluent est appeM Şeyh 
Kuşteri meydanL Reste a savoir si celte dfoomination de „place 
du Vicleim", comme cadre du jeu, se retrouve fre'Ţllemment dans 
ce genre de spectacle roumain oll s 'ii surgit au hasard, dil au 

54 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



commentateur, sous l'influence de 'JUel'JlleS lectures de sp~cialitt 
C'est toujours D.C. Ollănescu '{Ui remar'llle,22 parmi Ies 

instruments, la pr~sence, au jeu de marionnettes roumain, de la 
clarinette, fait considfrf par lui comme un argument timoignant 
du rapprochement entre Ies traditions des anciens Grecs et celle 
du Vicleim. La clarinette cependant est toujours pr~sente, A c6t~ 
du tambour, aux f€tes populaires tur'flleS, ainsi 'Jll 'au c~r~monial 
des noces: davul ile zurna (voir !'expression roumaine cu ,urle şi 

tobe ,,A cor el â cris"). Les autres chercheurs notent, comme 
indispensables, la pr~sence d'un violoneu:r au violon, ce <JUÎ 
correspond, dans le kukla oyunu, .l l'indispensable instrument 
keman, violon, element de relation 'JllÎ serait dQ, 

imTaisemblablement, a une simple coincidence. 
D'apr~s Ies ref~rences de Th.Rurada, on fait jouer Ies 

marionnettes seulement la nuit, h 1artir des jours de Noel 
juslJU 'au commencement du Careme. 2 Cette remar!flle pr~sente 

une similitude avec le thea"tre Karagoz, 'Jl.l 'on joue uni'JUement 
pendant Ies nuits de Ramazan, par cons~<JUent dans une certaine 
~riode reli~e â une ~e religieuse, et pendant la nuit. On doit 
mentionner, en meme temps, 'Jll '.l la difflrence du type el 

kuklasi, 'fU 'on joue unitp.Iement pendant la joumtfo, on jouait ipli 

kukla seulement la nuit. Îpli ku/(fa n~cessitait un coffre (pişbend 
- 1and1k) - roum. ,,sanduc" - 'JU'on pla,;ait sur une ~minence -
toujours un trait d'union avec le jeu de marionnettes de 
Roumanie -, tandis CfUe el kukl&1 utilisait un r:ad1r24. 

Entre Ies theâtres populaires turcs et roumains ii existe une 
ample corr~lation pouvant etre suivie tout le long de lliistoire de 
la culture des deux peuples sous des formes vari~es. Karagoz 
oyunu a exerc~ son influence sur le d~veloppement du premier 
tMâtre populaire profane de Roumanie - celui de marionettes - , 
A la cristallisation duJJUel la contribution du th~tre turc de 
marionnettes proprement-dit n 'est l exclure non plus, 
particulierement par deux de ces types, i.skemle kukltua et ipli 

kukla. De cette fa~n, la culture tur,ue a dti. v~hiculer de vieilles 
civilisations de l'Asie Mineure, de Byzance et de l'Asie Centrale, 

avec toute leur opulente vari~tL 
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NOTES 

l. Voir Istoria teatrului în România. Voi. I. De la Începuturi 
pină la 1848. (,.L'histoire du theitre en Roumanie, Tome I. 
Des origines jusiru,'en 1848"). Bucure,ti, Editura Academiei 
R.S.R., 1965, p. 101. 

2. D'ailleurs chez Ies Roumains 
Dimitrie C. Ollănescu, dans 
(,.Le th~itre chez Ies 
BucureJti, 1897, p. 9 -
Iassy, dans Tirgul MoJilor â 
Pitaru li. . Carvasara... Ies 
( ghioz boiage 'licuri) ". 

aussi - d'apr~s Ies relations de 
Teatrul l.ti Români (Partea II) 

Roumains" Deuxieme partie), 
„dans le caf~ en bas de la cour,â 

Bucarest, sur l'hrentaire de Niţă 
Turcs faisaient des drt>Ieries 

3. Voir Letiţia Gîtză, Teatrul de păpuşi românesc (,.Le theitre 
roumain de marionnettes"), Bucure,ti, 1963, p. 17. 
LŞăineanu, dans Jocul păpuşilor şi raporturile sale cu farsa 
„Karagoz" (,.Le jeu des marionnettes et ses rapports avec la 
farce Karagoz"), p. 287, le specifiait „en tant lf'le nom 
propre". 

4. Voir Theodor Burada, Istoria teatrului în Moldova 
(,,L'histoire du theitre en Moldavie"), Voi. I, I~i, 1915, 
pp. 43-44. 

5. Le terme roumain tacim (te. tak,m), utilisl: dans le theâtre 
pour designer tous Ies (9«ţments nl:cessaires â monter un 
spectacle, mais egalement pour designer l'ensemblc des 
artistes, a l:te utilise en Roumanie aussi dans la meme 
acception; voir Th. Burada, op. cit., p. 8: tacîmuri de Irozi 
(,,assortiment ·complet de personnes costumtes yui chantent 
des noels en traversant Ies rues"). C'est encore un argument 
~i plaide pour l'ttroite liaison entre l'art du spectacle chez 
lt~ Roumains et de celui des Turcs a wi moment donm:!. 

6. Voir Richard Davey, The Sultan and his subjects, Voi. I, 
London, 1897, pp. 346-347. 

7. Voir Metin Anei, Geleneksel Tii.rk Tiya trasu, Ankara, Bilgi 
Yaymevi, 1969, p. 155. 
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8. Voir Metin Anei, op. cit., p. 161. 

9. Voir Lazăr Şăineanu, Jocul păpuşilor şi raporturile sale cu 
farsa „KaragtJz ", dans le volume Lui Titu Maiorescu, omagiu 
(,,Hommage â Titu Maiorescu"), Bucureşti, I.V. Socec, 1900, 
pp. 281-287. Le numtrotage nous appartient; nous en avons 
recours pour faciliter la discussion. 

10. Voir Gustave Cohen, Le Th~8tre en France au Moyen Âge, 
II. Le thl8tre profane, Paris, Les Editions Rieder, 1928, p. 
59. 

11. Voir JaCIJUCS Scherer, La dramaturgie de Beaumarchais, Paris 
Librairie Nizet, 1954, pp. 14-17. 

12. Voir Ch.Daremberg et Edm. Saglio, Dictionnaire des 
antiquites grecrrues et romanes. 111, Paris, Librairie Hachettc 
et C-ie, 1877, pp. 1900, 1902, 1903. 

13. Voir Gh. Vrabie, Teatrul popular românesc (,,Le thHtre 
populaire roumain"), dans Studii de istorie literară şi 

folclor, VI, 1957, Nr. 3-4, p. 499 et, respectivement, p. 
508. 

14. Voir · Vasile Adăscăliţei, Teatrul popular de Anul Nou în 
Moldova (,,Theâtre populaire du Nouvel An en Moldavie"). 
Voi. I. Studii (Teză de doctorat în ms), 1970, p. 47. 

15. Voir Lazăr Şăineanu, op. ât., p. 285. 

16. Voir Letiţia Gîtză, op. cit., p. 23. II s'agit de la variante 
duc â D.C. Ollănescu, (op. cit., I, p. 26), dans lalfllelle 
,,l'Arle'{Uin fait un saut soudain vers la porte" en disant: 
„C'est dans neuf actes 'fl.lC nous la pr~sentons/... Pour 
'JU'elle soit miroir de l'âme/ Et protection contre tout mal''. 

17. Voir Sabri Esat Siyavuşgil, Karagoz. Son histoire, ses 
personnages, son esprit mysti'JU,e et satÎTÎ'fue, Istanbul, 1961, 
p. 30. 

18. Dans le Vicleimul din Tirgu-Jiu (,,Le mystere de la 
Nativite"), recueilli en trois variantes par C.Brăiloiu et H. 
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Stahl, l'encherissement de la vie est plus d'une fois le sujet 
de discussion entre les marionnettes: ,,Les bouchers se sont 
entendus/ Pour 'Jlle le prix de la viande soit accru/ La vie 
est devenue trop dure/ Et si l'on va au marche/ Vingt lei 
pour cent noix on paie" (p. 8, premiere variante); ,,Depuis 
le pain cher/ On crie mishe/ Les boulangers se sont 
enrichis/ Et le monde est appauvri" (p. 1 O, deuxieme 
variante). 

19. Dans le texte d'une pitce de marionnettes publiee par G. 
Dem. Teodorescu, a savoir Poezii populare române. Culegere 
(,,Poesies populaires roumaines. Recueil"). Bucureşti, 

Tipografia modernă Gregorie Luis, 1885, p. 122, on fait 
allusion aux deux jardins de Bucarest, Sfintul Gheorghe et 
Cişmigiu, en vogue vers 1854, presentant a l'epoflc, comme 
point d'attraction, la prerni~re, la citronade nouvellement 
adoptee en Roumanie, et la deuxieme, Ies glaces. On fait 
allusion dans le rnerne texte (p. 129) au bistrot de „Mişu", 

existant effectivement au carrefour de la rue Decebal avec 
Calea Moşilor, ainsi yu'au „Mecet" turc (p. 131 ), ancien 
cimetiere de Bucarest, dans la banlieue Agiul. (Ces prl:cieuses 
precisions sont faites sous la forme de notes par G.Dem. 
Teodorescu â la meme page CfUe le texte.) 

20. Le fait est soulign~ parfois par le Moscovite (voir D.C. 
Ollănescu, op. cit., p. 29). 

21. L'adoption par Ies Grecs du theâtre d'ombres turc a conduit 
aux nouvelles et originales formes de ce theâtre. Vus en 
opposition avec Ies Grecs, les Turcs sont presentes comme le 
principal obstacle 'illi entrave l'independance de la Grece, et 
sont fletris en conselfllence. Le thUtre d'ombres grec puisant 
sa source dans le the.ître d'ombres turc a servi, d'ailleurs, 
assez activement l'id~e de liberation de la Grece, opprim~e 
par le pouvoir ottoman, fait <JUi n'a pas mis en 'Jl.lestion 
son origine turtJUe, 

22. Voir Dimitrie C. Ollănescu, op. cit., p. 27. 

23. Voir Theodor Burada, op. cit., P· 44. 

24. Voir Metin And, op. cit., PP· 88, g9, 90. 
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MISCELLANEA CUMA1'.1CA (VII)* 

par Vladimir Drimha 

I. ENCORE QUELQUES lVIOTS 
ATTESTES PAR DES FORMES POSSESSIVES 

Dans un article 'file nous venons de consacrer a l'analyse de 

~elques mots comans attestes dans le Cod.Cum. par des formes 
possessivesl) nous avons cite toute une serie d'exemples, dont la 

plupart se repartissent en deux categories: noms des parties du 
corps (alni 'son front', erni 'sa gencive', koti 'son derriere', yelni 

'son pis', etc.) et noms de 'fllalites (ca{i 'sa force ', kilciim 'ma 
puissance', orozuy 'ta fortune', etc.). Ils s'expli~uent, tous, tres 
facilement, surtout s1 I' on tient compte du fait que leurs 
glossateurs n 'etaient pa;; des lexicographes au sens moderne du 

terme: d'une part, Ies choses et Ies notions exprimees par de tels 
mots sont d'ordinaire associees, dans l'esprit de l'informateur, a 
leurs possesseurs; d'autre part, on peut obtenir des formes 

possessives si la flestion relative a une chose '{11elcon'r1e est 
posee par l'en<ţU'eteur en l'accompagnant d'un geste indiip1ant le 

possesseur de cette chose ( • Comment appelez-vous ceci? » 

• C'est mon front~), 011 bien en detachant un telle forme d'un 

syntagme en rapport d'annexion, ou renfermant Ies mots bar ou 

yo,, etc. 
Voici maintenant encore deux 

possessives, a ajouter a ceux 

precedemment: 

1. co.rpuil 
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Cette graphie et la glose allemande «. ey iigivelle :& CfUi 
l'accompagne (f. Slr 4, colonne de gauche) sont interpretecs par 
Gr~nbech (Kom. Wb., p. 74) comme Urpuvun 'Missgeschick, 
unfall'. 

En ce <fUÎ concerne le sens du mot coman2, cf. kirg. carpi

'udarjat', zadevat' pri udare•3, kar. crim. ~arp- 'tresnut', udarit'4, 
et surtout te. -osm,farp- 1. 'h1zla de~mek, vurmak ', 2. 'zorlu 
etkisiyle birdenbire hasta etmek ', 2. 'ofkesine ugratmak •5 et kar. 
crim. carpin- 'obizat'sja; vozmuscat'sja; serdit'sja ; kapriznifar'6. 

Quant a la forme du mot, c'est evidemment la forme 
nominale· cârpuw du verbe (non atteste comme tel en coman) 
carp-., avec la suffixe possessif de la 1 ere pers.(donc. cârpuwum) 

plutot ~u'avec celui de la 3e pers. a l'accusatif. 
Pour ce crui est en mlme temps de l.i forme et du sens du 

mot coman, cf. nog. l'irpuw 'beda, opasnost''7. 
2. ciyru 
Ce mot et sa glose allemande • ey îîgilvkke» (f. 81 r 3, 

colonne de gaurhe) sont interpretes par Kuun comme ciyruk 

[ =ciyrucr - n.n.J 'cloche •8, tandis Cflle Gr~nbech (Kom. Wb., p. 
78) transcrit faussement la graphie du mot coman (ciyrun), 

!'interprete comme cyjrun et traduit correctement la glose mhd. 
par 'Ungluck '. 

II nous faut remar~er <f1.1 'en realiti nous avons affaire ici a 
la forme possessive de la 1 ere pers. (plutot ~e de la 3e pers. a 
l'accusatif), ciyrum ou c'ijirum, du mot ciy'ir 'malheur'; ce mot se 
retrouve en karaite: (Halicz) ciyir 'bedshie, nescast'e •9 et (Troki) 
ciyir 'nescast'e•lO, s'attachant etymologilfUement, a ce ~u'il paraît, 
au kirg. c'iyir 'tropa, sled'll et au te. -osm. c·iyir l. 'das 
Knattern des Holzes', 2. 'das Auflodern der Flamme' (Radloff, 
III, 2070)12. 

II. PARTICIPES-ADJECTIFS EN -d
0 ? 

Dans la deuxieme partie du Cod. Cum. ii y a eţuehp.1es mot~ 
comans ayant l'aspect du passe determine, mais etant gloses par 
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des participes passes allemands ou latins et, l'un d'entre eux, par 
une locution adjective allemande. Kuun et Radloff y ont vu des 
formes verbales predicatives, alors <flle Grr;,nhech a entregistre ces 
mots tels c:iuels dans son Kom. Wb., en Ies traduisant - sous 
l'influence de leurs gloses, aux~uelles ii a fait trop de confiance 

par des participes, respectivernent par une locution adjective: 
1. (( belSedi~, glose par 4 nakt obvrv gvrtel~ (f. a1r 22 g.) 

Kom. Wb., p. 55: belsendi 'mit nacktem Oherleib'. Cf. Kuun, 
p. 301: 'nudus super dngulum'; Radloff, IV, 1617: biilsăn- 'die 
Armei des Hemdes ausziehen und dasselbe uber den , Giirtel 
herabhangen l::issen, sich zum Ringkampfe fertig machen'. 

2. • ~e<ridi .. , glose par (( geSchente»> (f. s2r 2 dr.) -
Kom. Wb., p. 74: carydy 'entehrt'. Cf. Kuun, p. 282: 'notum 
fecit'. L'interpretation de Grsrnbech repose sur la fausse les:on de 
la glose allemande: c geschent-w, alors gue la le9on de Kuun (p. 
229) etait correcte. 

3. 4 O'!Jaldi' ~, glose par "" gine J z{n.,, ( f. sar 11, colonne du 
milieu) - Kom. Wb., p. 178: OT)aldy 'genesen '. Cf. Kuun, p. 257: 
'consanuit'; Radloff, I, 1028: 0:3al- 'sich verbessem, Lesser 
werden, gesund werden, genesen, gedeihen '. 

4. <" ierp:ld{ ::>, glose par 4 ufgepralt ~ (f. 81 v 10 dr.) -
Kom._wb., p. 218: serpildi 'aufgeprallt'. Cf. Kuun, p. 295: 
'insilivit'; Radloff, IV, 473: sărpil- 'abprallen'. 

5. • tvrlendi $, glose par "" variatus » (f. 66r 25 dr.) -
Kom. Wb., p. 260: tiirlendi 'verschiedenartig'. Cf. Kuun, p. 288 
s.v. torlendi 'variavit '; Radloff, III, 1563: tilrlăn- 'sein Ăusseres 
verăndem'. 

6. "' usaldi », glose par • comminutum-,.; (f. 66r 19 dr.) -
Kom. Wb., p. 267: usaldy 'zerhrockelt'. Cf. Kuun, p. 260: 
'comminutus est'; Radloff, I, 1774-1775: ulal- 'in kleine Stiicke 
zerschlagen sein, zerbrockeln '. 

Un participe-adjectif en -d• est, en effet, atteste dans 
diverses langues tur1ţ11es anciennes et modernes: A.N.Baskakov et 
E.V.Sevortjan, ~i s'en sont occupesl3, citent des exemples tels: 
chez Mabmud K!s;-arî ogiindi kili •~elovek, kotorogo poxvalili', 
'f'JZindi topra'f 'vyrytaja zemlja', ke,ildi · ne'!I 'ne~to razrezannoe'; 
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a.ouig. odurdi 'izbrann)f; turkm. tan"incli 'najdenn)f; kirg. kesindi 

'narezann)f; kkalp. saylandi 'othomyj, vybrannyj'; ouzb. tallancli 

'brosennyj, pokinutyj', etc. Cependant, Ies formes comanes citees 
ci-dessus n 'appartiennent pas a cette cat~gorie, pour Ies raisons 

suivantes: 
I O Dans le Cod.Cum., Ies formes adjectives du verbe 

exprimant une action passee sont d'ordinaire Ies participes passes 
en -m • i et, moins fre'f'lemment, en -yan/-gen, gloses par des 

participes passes latins ou allemands; voir dans Kom. Wb.: 

burusm·is 'atrapatus', cirmis 'bvychet', endurmis 'abasatus', kebelmis 

'vestitus', kizlenmis 'ahsconditus', sesmi.s 'desligatum', tii.zetmii 

'emendatum ', etc.; ovdiirgen ana 'la udata mater', sizran kiimiJ 

'liCf11alum argentum', tiltayan soz 'ficta verba', unut~an 'oblitus', 
etc. Ces formes sont, naturellement, bien interpretees par 
Grnnbech, a de rares exceptions pres: x_ac~a kr.rilmil (f. 7 4v 9) 
est a traduirc non pas 'er wurde gekreuzigt' (Kom. Wb., p. 139), 
mrus bien '(etant) etendu sur la croix' (v.Drimba, Syntaxe 

conume, p. 315); pour sisik ketkiin 'desinflatus' (f. 31fl), vo1r 
nos Miscell.Cum. (X). 

2° La plupart des vocahles en -d" (rv -t•) enregistres dans 
Ies glossaires de la deuxieme partie du Cod. Cum. sont des 
formes de la 3e pers. du passe determine, etant gloses par des 
formes du preterit allemand ou du parfait latin (v. Korn. Wb., ou 
ces mots sont enregistres sous Ies radicaux verbaux respectifs): 
icisti 'he half mer trinken ', iridi 'czuvlovs ', 'far,adi 'viruluchte ', 
sixandi 'hex hat di ermel ufgestrichen', iizai 'czuvlovs', so·x.fi 

'sluk', tasicli 'invurte', tavusti 'perfecit', tuiti 'he vil', etc. Pour 

car1di, voir ci-dessus, 2. 
3° II y a, toujours dans la deuxieme partie du Cod. Cum., 

(a savolf dans lbymne Ave porta paradisi), encore lfllehrues 
formes en -d• (rv·t• ), ~i sont faussement traduites par des 
formes du participe passe latin, mais 'flle GrfiJnhech a traduites, a 
juste raison, par des formes verbales predicatives: tintti iisii (glose' 
par 'scrutatus ', f. 69r 13) 'nachdem er es erprobt hatte' (Korn. 

Wb., p. 91 s. v. er-); soviindi (glose par 'gauisa ', -f. 70" 4) 'freute 

sich' (Kom. Wb., p. 100 s. v. ham); voir aussi toţriildi i (glose par 
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'fusum', {. 71r 17) 'a ete 

284, strophe 50). 

,, 
verse (v. notre Syntaxe comane, p. 

4° II y a, enfin, '{llell;{Ues formes du passe subjectif en 

-p-t• r r-J -p-d• r ~i sont faussement glost<es toujours par des 

participes passes allemands (v. Kom. Wb., ou ces formes sont 

enregistres sous Ies radicaux verbaux respectifs): cirmalup-tur 

'virworren' (f. 56r 6), cilrulip-dir 'girumpelt', (f. sir 20 g.), 

kobop-tilr 'czu swollen' (f. ssr 38 g.), săkulilp-tilr 'vfgitrant' (f. 

oov 9 dr.), yazlup-tur 'entworren' (f. 56r 6). 

II resuite de tout ce ~ue nous venons de dire ~ 'en co man 

n 'existe pas un participe-adjectif en ..cr ; Ies six formes en -d• '{lli 

sont l'objet de cet examen sont en r~lite des formes de la 3e 

pns. du passc! determine des verbes belsen-, cari-, o-aal-, serpil-, 

tiirlen- et usal-, respectivement, faussement glosees (tout comme 

dans Ies cas cites sous 3° et 4°) par des participes passes. 

NOTES 

*Voir • Revue Roumaine de Linguistilflle», XV (1970), N° 
5, pp. 455-459 (I) et N° 6, pp. 579-584 (II); XVI (1971), 
N° 4, pp. 275-286 (III); X\11 (1972), N° 1, p. 3-21 (IV); 
•Rocznik Orientalistyczny•, XXXVIII (1976), pp.111-115 
(V); , Revue Roumaine de LinguistiCfl.le•, XXI (1976), N° 4, 
pp. 507-511 (VI). 

Abr~viations courantes: 
(Grenbech) Kom. Wb. = K.Grtmbech, Komanisches 

Worterbuch. Tii.rkischer Wortindex zu Codex Cumanicus, 
Kopenhagen 1942. 

Kuun (Cod. Cum.) = Codex Cumanicus Bibliothecae 
ad templum Divi Marei Venetiarum. Primum ex integro 
cdidit ... Comcs Geza Kuun, Budapcst 1880. 

Radloff = W.Radloff, Opyt slovarja tjurkskix narelij 
- Versuch eines Worterbuches der Tark-Dialekte. I-IV, 
St.-Petersbourg 189 3-1911. 
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1 Voir nos Miscellanea Cumanica (V). 

2 Cf. Kuun, p. 282: 
impeclita'; p. 223, note 
epanchc ou r~pandu' . 

'via caesis vei dejectis arboribus 
12: ~ Cf. cag. carp"inti" 'ce 'fllÎ est 

3 K.K.Judaxin, Kirgizsko-russkij slovar', Moskva 1965, p. 850. 

4 Karaimsko-russko-pol'skij slovar', Moskva 1974, p. 625. 

5 Turkfe Sozluk 5• Ankara, TDK, 1969, p. 154. 

6 Karaimsko-russko-pol'skij slovar', p. 625 

7 Nogajsko-russkij slovar', Moskva 1963, p. 42 3. 

8 Kuun, p. 282: • Ciyru i.e. ciyruk 'campana','); p. 223, 
note 11: • Cf. osm. ;ingrrak 'campana' , ger. glocke~; p. 
336: , ey ugilvkke (cin urgilukke)... cf. m. ae. u.rglocke, 
germ. Uhrglocke 'horologium'1t. 

9 Karaimsko-russko-pol'skij slovar', p. 616. 

1 O Op.cit., p. 628. 

11 K.K.Judaxin, Kirgizsko-russkij slovar', p. 884. 

12 La graphie • el tir{• (f. 42v 29) est interpretee par Grnnbech 
(Kom. Wb., p. 87) comme eltir 'Lammfell', pouvant s'agir ici, 
a son avis, de la forme possessive de la 3e pers. Bien 'f\.le 
la forme eltir et Ies varia.ntes elter et iltir soient attestees 
dans diverses langues turCfUCS, il nous semble preferable de 
s'en tenir a la forme ~di'f'-lee par la graphie, c'est-a-dire 
eltiri (se retrouvant en noga'i et en karakalpak, et, sous la 
forme eltiri, en kazakh et en karatchai-balkar), vu surtout 
l'etymologie du mot (elteri) (V.E.V.Sevortjan, Etimologiceskij 
slovar'tjurkskix jazykov. {Obscetjurkskie me'itjurkskie 
osnovy na glasnye), Moskva 1974, pp. 269-270). 
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13 N.A.Baskakov, Pricastie na -ăi./ -ti v tjurkskix jazykax, dans 
Trudy Moskovskogo /nstituta vostokovedenija, vyp. 6, 
Moskva 1951, pp. 205-217; E.V.Sevortjan, Affiksy imennogo 
slovoobrazovanija v azerbajdzanskom jazyke. Opyt 
sravnitefnogo issledovanija Mos,kva 1966, pp. 287-294. 
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TIMOTEI CIPARIU - UN ARABISANT ROUMAIN DU XlXe 
SIECLE 

par Yves Goldenberg 

L'un des demiers repr~ntants de la pleiade d 'intellectuels 
roumains de Transylvanie, group~s sous le nom de Şcoala 

Ardeleană 1 (L 'Ecole Transylvaine ), Timotei Cipariu se remarlJUC, 
entre autres, comme etant le seul parmi ces erudits 'flii ait 
accordi aux etudes d 'orientalisme une place marruante, bien 'f'le 
secondaire, dans la sph~re de ses prebccupations savantes. 

Ne en 1805 au village de Pănade, il manifeste des sem 
jeune Sge une memoire prodigieuse et des aptitudes extraordinaires 
pour Ies langues 2. C'est ainsi 111'il apprend A lire, d'abord 
l'alphahet cyrillilflle et ensuite, li peu pres seul, le latin el le 
grec3• A l'âge de 12 ans il r~ussit tout seul ă dechiffrer 
l'alphahet hebraique A l'aide d'un calendrier bilingue latin-h~breu4. 

Ses etudes, faites h Blaj5, se terminent par le ~minaire o~ il 
etudie l'h&reu et l'arameen biblilflle avec le professeur Teodor -
Pop (1782-1835)6. Ses etudes theologi'fUes termin~es, il est 
nomm~, en 1826, professeur au Gymnase de Blaj, ensuite au 
Seminaire, ob il enseignera, entre autres, l'hebreu et le chaldeen. 
Toute sa vie se passera, d~sormais, ă Blaj. II la consacrera A 
l'enseignement et aux etudes, 'JU 'ii mettra au service de son ideal 

politilflle - l'ohtention des droits nationaux des Roumains. Ses 
etudes consacr~es li. la langue roumaine lui ont valu le sumom de 
,,pere de la philologie roumaine", car, c'est lui 'flii, le premier, 
publie Ies anciens textes roumains et pose Ies fondements de la 
grammaire histori'Jlle de la langue roumaine 7. 
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II occupera, entre autres, Ies fonctions de chanoine 
m~tropolitain, h partir de 1842, de directeur du Gymnase en 
1854, de directeur de l'imprimerie du S~minaire et, en 1867, 
celles de Vice-Prţsident de la Soci~te AcaMnwrue Roumaine 
O'Acad~mie Roumaine, ulterieurement). 

* 
Quand et comment T.Cipanu a-t-il appris l'arabe? Les 

donn~es biographi'Jlles sont tr~s pauvres A ce sujet, mais plusieurs 
de ceux 'f'li I' ont bien connu affirment '{1.1 'ii a appris cette 
langue, ainsi 'flle le persan et le turc, par ses propres moyens8• 

L'on sait 111 'en 1838 ii rencontre, au cours d'un voyage d'etudes 
A Vienne, le Baron l.v.Hammer-Purgstall. Cette rencontre avec le 
grand orientaliste autrichien a eu, semble-t-il, une influence 
sensible sur l'int~r2t 'Jlle Cipariu portera A l'cfrude des langues 
orientales9. 11 paraîtrait '{U 'au d~but ii ait manifest€ de l 'int~ret 
pour ces trois langues orientales A la fois, mais 11-1e vers 1840 cet 
int~ret se concentre sur l'arabe10. Du reste, Ies plus anciennes 
notes en arabe !JUe nous avons pu trouver dat~nt de 183911 . II 
en ressort 'JU •~ cette date T .Ci pariu ~tait A meme de rediger en 
langue arabe claire et correcte le resum~ d'un commentaire d'un 
po~me classi<JUe. Il faut donc croire ,ue c'est au moins deux A 
trois ans avant cette date <JU 'il a commence A ~tudier l'arabe. 

S'il est ivident 'JUe T .Cipariu a ressenti un fort attrait pour 
Ies lanres orientales sous l'influence du „romantisme en plein 
essor"1 , l'int~ret tout particulier <JU'il accordera A l'arabe, A 
partir de 1840, s'explicyuerait plus pr~cis~ment par la naissance de 
la linguisti'Jl.le histori'{Ue et de la grammaire compar~e 'Jlli sont, 
en 'j'Uel<JUe sorte, - comme l'orientalisme d'ailleurs :-- des r~sultats 
du courant romanlÎIJlle 13 . Ses connaissances solides d'h~breu, 
d'aram~en et de syria'J'le ont dO non seulement lui faciliter 
l'aclJUisition de la langue arabe, mais lui ont surement fait sentir 
aussi combien plus riche en Mclinaisons et en formes est l'arabe 
classi7Ue, cette „reine" des langues s~miti<JUes. Cipariu, 'f'Ui ~tait 
auss1 un po~te doue, apr~s avoir d~couvert la po~sie arabe 
classicp1e, a et~ ~duit, comme ii l'a maintes fois Mclar~ ! ses 
intimes, par le charme si singulier, par ses m~tres amples et rimes 

67 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



riches qu 'ii a ttudi& passionlment, clwyue fois 'J'le ses 
nombreuses occupations lui ont ~ le loisir. 

* 
Ainsi CJUe l'a ~cemment souligne S.Jak6, Cipariu a rfossi A 

former „la plus importante bihliotMlJUe scientifi'j11e de Roumanie 
au cours du si~cle pas~"14. Sa passion pour la science, d'une 

part, et Ies conditions de sa vie provinciale d'autre part, l'ont 

oblige a doter sa bibliothelfl.le de tous Ies instruments auxiliaires 

·necessaires a son activit~ scientifurue, meme au prix de grands 

sacrifices mat~riels. Ver~ d'abord A la Bihlioth~e Centrale de 

Blaj, transfere ensuite â Cluj, a la BihliotM'fl.le de la Filiale de 

l'Academie de ia RS. de Roumanie 15, le Fonds „T. Cipariu" 

comprend un grand nombre de livres et manuscrits en langues 

orientales 16. Parmi ces demiers, ceux concemant la culture arabe 
occupent, de loin, la premi~re place. Nous avons pu compter 

environ 600 volumes en arabe ou concemant la culture arabe et 

environ 135 manuscrits arabes, dont 30 cahiers 'flii representent 

des extraits de manuscrits arabes copi~ far T.Cipariu, de sa 
propre main et totalisant environ 5000 pages 7. 

La biblioth~CJUe de T.Cipariu comprenait une grande partie 
des ouvrages arabes Ies plus importants parus â l'epo'flle, tant en 

Europe 'fli 'en Orient. Si l'on passe en revue Ies titres des ouvrages 

lfl.l 'ii s'est procures, l'on se rend compte lfl.le leur proprietaire 
devait 2tre un arabisant au C<;>Urant des ouvrages 'Jlli se publiaient 

se rapportant A des domaines aussi divers crue la grammaire, la 
prosodie, la lexicographie, la pobiie, la prose litt~raire, l'exeg~se 

coranilflJe, le ţi a d T ! et le f i , h musulman, la litterature 

histori'flle et gfographi'fUe des Arabes, en un mot de la philologie 

arabe au sens le plus large 18 

* 
Le premier cahier de ses manuscrits arahes autographes 

(M&.0.2) a ete copie' par Cipariu entre 1840 et 1842 et contient 

des miscellanees '111i paraissent ~e des notes de lecture (r~les de 

grammaire et d'orthographe arabes, fragments de po~es arabes 

classilflles, regles de m~tri'J',le et de prosodi~ arabes, etc.). D 
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comprend aussi une liste de 24 titres de manuscrits orientaux, 

.IJUi, en 1840 d~ja, faisaient partie de sa bihlioth~e. 
Pour la ~riocle 1842-1848 nous n'avons pas trouv~ de note 

arabe autographe dat~e, mais noua pensons 'fUe plusieurs cahiers 
arabes autographes non dat~s (Mu.0.34,59 et 92) comprenant 

principalement des notes extraites de divers auteurs arabes, et 

surtout des po~sies archaUţUes, remontreraient ! cette p~riode. 

En 1846, T .Cipariu devient membre de la Deutsche 

Morgenlăndische Gesellschaft de Leipzig, moine d'un an apr~s la 

fondation de cette soci~te 19. Parmi Ies documente d 'archives nous 

avons trouv~ Ies brouillons de 'fllebfues lettres adr~es ! la revue 

de cette societi (ZDMG), dans lesiţuelles T.Cipariu fait part de 
plusieurs observations concemant des ouvrages arabea imprim~s A 

Boulacţ, et se rapportant egalement A certains manuscrits arabes de 

sa bihlioth~'flle, <fli 'il compare A d'autres copies des grandes 

bibliotMCJ1les europ~ennes, ainsi 'JUe des notes sur des ouvrages de 
A.Kremer et Th. Noldeke20. 

L'ne analyse chronologi7Ue des manuscrits arabes autographes 

de T.Cipariu nous permet de relever !fUe la ~riode pendant 
la'fUelle ii a consacr~ A la langue arabe une fiande partie de son 
temps se situe entre Ies ann~es 1849 et 1852 1. 

Ainsi, fin 1849, ii Habore A Sibiu deux index de rimes. Le 
premi~r, Ms.0.14022 , repr~sente, comme nous avons pu l'~tablir, 
Ies nmes en ordre alphab~ti'{Ue du rowiyy des vers CJ1li 
apparaissent dans Ies contes 'Alf Layla wa Layla (Ed. de Boulaq, 

2 voi. 1251 H); il y est aussi not~ le nombre de vezs de chacrue 
fragment, Ies r~p~titions et Ies variantes. De plus, certains po~tes 

sont identifies, alors CfUe pour d'autres l'on renvoie ! l'Anthologie 

arabe de Jean Hurnhert (Paris, 1819). Quant au second index, 
M1.0. l 3923, il comprend d'une part Ies rimes de tous Ies vers 'fUe 

renferme l'&lition de Ko~arten du K.al-Agăni'24 (pp.1-38, sign~: 

Cihiniu 29 dec.849/10 ian. 850) et d'autre part, ~par~ment, Ies 

rimes des vers attrihues 1 'Umar i.Abi Rabi' a ŢUi figurent dans 
ce m€me volume25. Cipariu indi'J'le par de courtes notes: le 

premier ven (identifi~ par la rime interieure ), Ies ven ,ui font 

probablement partie d'un mhle po~me et, l une date ult&ieure, 
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compare ses vers aux versions du K.al-Kămil d'Al-Mubarrad, du 
K.al-Si'r wa-s-~u'ară' d'Ihn Qutayba et de l'anthologie de 
J.Humhert. II semhle bien IJUe le philologue de Blaj preparait 
rninutieusement ces index pour se forger un instrument de travail 
i:ţUi lui aurait permis de donner l'edition criti'flle du d'fwăn de tel 
ou tel poHe arabe. 

D'ailleurs, Ies manuscrits '{li 'ii copie de sa propre main h 
Gotha, Halle et surtou_t A Vienne, au cours des deux annees 
suivantes, reprisentent des extraits d'anthologies de poisies arabes 
telles lflle Mutta~ K. al-AgănI (Gotha, No. 532), Ma!ma' ()(!!ă'id 

min Dawâwin Fu~ii.l ~u'ara' al-Găhiliyya (Halle), K. 

al-Mufa,J.t},aliyyăt • et K. al-A~ma'iyyăt, K. at Si'r wa;t.Su'ară' d'Ihn 
Qutayba, K. al-'iţd al-Farid, Min K. al-Agăni al-Kabir, Munta~ab 

K. al-Agăni I etc. 26. PlusiP,urs de ces copies de manuscrits sont 
accompagn~s d'index des po~tes et index des rimes, Haborb. par 
T.Cipariu. Le M&.0.63, par exemple, anthologie des „poHes 
preislarni1ues", se termine par un index oi\ T.Cipariu note le nom 
du potte, le num«fro courant de la po~sie (en chiffre romain), le 
nomhre des vers de cha'flle poesie ( en chif fre arabe), la rime et 
le mttre, ainsi 'flle Ies vers pour ICSIJllels ii a relev~ des variantes 
en comparant Ies manuscrits. Des index semblables se retrouvent 
dans Ies Mss.0.55,63 et 43. II serait trop long de d~crire, m€me 
sommairement, le travail ~norme entrepris par T. Cipariu en vue 
(1'11ne recension des textes po~tilJl.leS arabes. II suffirait de relever, 
'fU 'en un peu plus de deux ans ii a copie des dizaines de milliers 
de vers, en essayant de comparer et de classifier la masse inorme 
'Jlle nous offre la po~sie arabe classi'fl.le· 

T.Cipariu s'est aussi penche, naturellement, sur la metri!Jlle 
arabe, lf'l 'ii a etudiee, entre autres, dans le K. al- 'l1d al-Farid 

(Ms.0.21 autographe) et K. al-'Arii,1 de Ibn Ginni (Ms.0.45 -
autographe oo ii reproduit Ies 5 fameux cercles de AJ{lalil, 
comprenant Ies 15 metres arabes). Il a d'ailleurs consacre un bref 
chapitre A la m~triJfue arabe dans son omnge Elemente de 
poetica, metrică şi versificaţiune, Blaj, 186027 . Parvenu A une 
grande maîtrise dans le domaine de la poesie arabe, Cipariu etait 
A mlme de corriger Ies erreurs d'imprimerie el des copistes28 > 
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mais aussi celles d'orientalistes consacr~. Ainsi dans le M,.0.80, 
miscellan~es copi~es en 1775 par l'orientaliste hollandais Everard 
Scheid (17 42-1795)29 , l'on trouve de nomhreuses corrections aux 
vers de l{llatre des fameuses Ma'f"imăt de f!anri. De meme, dans 
son exemplaire de la „Zeitschrift fur die Kunde des 
Morgenlandes" de Gt>ttingen, B. m, H. 1, T.Cipariu a fait au 
crayon de nombreuses corrections â l'article du Dr.Wolff, Zwolf 

Gedichte Abu lshak ',, p. 64 s.<f'f, concemant des signes vocalUfUes 
dans le texte arabe des poesies, ainsi 'flle leurs traductions 
allemandes. 30 

La po~sie arabe lui ~tait devenue si familic!re, 'fU 'il pouvait 
identifier Ies auteurs de vers cit~s anonymement31 , et pour 
plaisanter il pouvait, semble-t-il, ~crire lui-m@me des vers en arabe 
classiiue, comme ceux 'llle nous avons trouvis dans le brouillon 
d'une lettre adres~e au professeur H.L.Fleischer de Leipzig32 . 

Cette lettre, r~dig~e entierement en arabe, se termine par 5 vers 
plaisants, en mMre tawil, 'ţlli, a en juger par Ies 1fUel1ues 
inadvertances et maladresses 111i y figurent, pourraient bien etre le 
risultat d'un tour de force du philologue roumain. Ces vers ne 
man'f'lent pas d'humour et veulent, en toute ~vidence, rappeler le 
gazai des po~tes b~douins. Les voici: 

1. · gakartuka wa-l-'ayyamu ya lahfa "lawkati/ 

!urufun fa-lam y~rafu 'ani-l-ralbi Iah watl// 
2. wa-lam yab'fâ 'illă gikru man 'fad wadidtahu/ 
wa-Jlikru-l-mu~ibbi ::illuhu lă tawallat[ (sic)// 
3. wa-' ufsidu nafsi ţâmi'an li-mawaddatin/ 

fa-la-l-~ubbu 'illă zufratan ba'da zufrati// 
4. 'iga-l-mar'u lam yahlak mina-l-wuddi răgiya/ 

fa-Iii huwa lµlyyun ma (sic) wa-lă-~â bimayyiti/ I 
5 ' ·k- 'ila h - . 'b ~- - .. I . sa as u -r-ra. mani ~ a m~tuah 
wa-laysa tabibun gayrahu li-mwibatt// . -

l. le me suu souvenu de to~ mai..c le, jours, oh ma trutesse, 

ne ,ont 1fUf! vicissitude, et de mon coeur la pauion ne ,'e,t 
point eloignie. 

2. n ne m'est re,u 1JUe le ,ouvenir de celui 'flJe j'ai aimd, 
7.1 
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et le ,ouvenir pour l'amant e&t une ombre 'f",i jamaiJ ne 
s'efface. 

3. le languu en convoitant un amour, 
. , . . 

mau mon amour n est fU,f? souptrs et souprrs. 

4. Si l'homme ne ~rit p<U de sa pauion et espere, 

i1 n'est[fU'U'd mhme) plus ni vivant, ni mort. 

5. le me plaindrai b Allah de mon malheur, 

car nul autre 'flU? lui -ne saurait consoler ma douleur. 

Entre les ann~es 1853 et 1877, Cipariu consacre la plus grande 
partie de eon temps 1 ses etudes fondamentales de philologie 
roumaine33., mais il profite d'un nouveau ~jour il Vienne pour 
copier d'antres manuscrits arahes, comprenant des mavam6t de 
l.amab.Mari, Suyiiţi et autres34„ ainsi re des pol,;ies d"Abii Firis 
al-l;lamdirii et d'autres po~tes arabes. 3 

Lorsque, avec l'âge, il ne pourra plus se diplacer facilement, 
T.Cipariu se fera expblier a Blaj certains manuscrits arabea de la 
Bibliothtlflle de Gotha, pour les copier ou Ies consulter36. Ainsi, 
en 1864 Oipariu · copie A Blaj l'anthologie 
Camharat[Al'ăr ,l-'Arab/7

• En 1875, le philologue copie une 
autre anthologie de vers arabe, K. al-Wula) al-Mufa,j.tjal... de 
Al-Qirâţi, d'apr~s le M& 570 de Gotha38. Le dernier manuscrit 
arabe copi~ de la main de T.Cipariu, Ms.0.57, c'est le K. al-Nukat 
wa-l- 'ilarat fi $;arh al-Ma1amăt compile par Abu Sală ma i. 
'Ahd-al-Bi'Jl al-' Anbiii, <mi reproduit le Ms. 958 Cat. arab. de 
Gotha. La meticulosite avec laJJUelle Cipariu a copi~ ce manuscrit, 
ses nomhreuses notes marginales et la description IJ1l 'ii en a fait, 
ainsi -,ue Ies rH~rences A deux autres manuscrits: Haleb Ms. 209 
et No. 625 a Cat. arab. 39, nous font croire IJ1l 'ii preparait une 
idition crilÎ'Jlle de ce commentaire aux mtlfămăt. C'est 
probablement parce l{l.l 'il vivait bien loin des centres euro~ens de 
l'orientalisme et 'JU 'ii voyait ses forces s 'affaihlir avec l'âge 40, IJU 'il 
n 'a pas pu mener a bonne fin ce demier projet, IC:'Jllel aurait et~ 
en tout cas plus A la mesure des forces d 'un seul homme IJUe 
l'immense travail - surhumain - <JUe necessitait -la recension de la 
po~e arabe classil{Ue, cţll 'il avait, semhle-t-il, envisag~ 
d'entreprendre dans sa jeunesse. ,,LorS'flle sa faiblesse l'empecha 
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d'etudier et d'ecrire, il a chercM A adoucir ses demi~res ann~es -

comme nous le dit Ion Bianu, l'un de ses illustres elhes - en 

lisant surtout Ies poHes et Ies magnifi'JlleS conteurs arabes, dont 

il aimait parler et dont il parlait avec beaucoup d'enthousiasme". 

Bien 'f\le Timotei Cipariu n'ait - A ce <p.te nous sachions -

rien publil: dans le domaine de la culture arabe, il a manifeste 

une grande passion pour cette culture, â l'~tude de la'Jllelle ii a 

consacre un travail immense, une assiduit~, exemplaire, !fUi lui a 
permis d'arriver par ses propres moyens 1 une maîtrise 

extraordinaire de la langue et â une connaissance · approfondie de 

la po~sie arabe classi'l\1e, ce 4l1-1i est, probablement, un cas uniipie 

parmi Ies arahisants. 

NOTES 

• Communication prtsentl:e au XXIXe Congres lntemational 
des Orientalistes (Paris, 16-22 juillet 1973). 

1. Mouvement culturel des Roumains de Transylvanie (sous 
l'Empire Austro-Hongrois) ,,-ui a luttl: systl:matilJllement pour 
rq>andre la culture dans le peuple et developper 
l'enseignement en langue roumaine. Ses reprl:sentants ont 
approfoncli l'l:tude de la langue roumaine pour demontrer 
son origine latine, ainsi 'f'le celle de l'histoire des Roumains, 
afin d'~tayer par des arguments histori!JUeS leurs droits 
nationnaux renies. Voir N.David, Şcoala Ardeleană, 
Bucure~ti, 1950; Romul Munteanu, Contribuţia Şcolii 

Ardelene la culturalizarea maselor, Bucure~ti, 1962; Aurel 
Nicolescu, Şcoala Ardeleană şi limba română, Bucure~ti, 
1971. 
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2. Voir notrc articlc, Preocupările de arabistică ale lui Timotei 
Cipariu, in „Analele Universităţii Bucurc~ti, Seria ştiinţe 

sociale-filologic", nr. 25, XI (1962), pp. 476-477. 

3. Şt. Manciulca, Timotei Cipariu. lnceput de autobiografie, 
Blaj, s.d., pp. 27, 31 et 33. 

4. I (oan] M[icu] M(oldovanJ, ,,Unirea", No. 25, Blaj, 1905, pp. 
222-223. 

5. Principal centre culturel des Roumains de Transylvanie, si~ge 
de l'ancien ~ceh~ grec-catholi'J',I.C, de plusieurs ecolcs 
roumaines, du s~minairc theologi!fUe et de son imprimerie. 
C'est grâce· ~ cette imprimerie 'flle T.Cipariu utilisera, pour 
la premiere fois. Ies caracteres latins (au lieu de l'alphabet 
cyrilliljUe, alors en usage), pour l'edition d'un pfriodilJlle en 
langue roumaine - son „Organul luminării" (1847-48). 

6. Fait mentionnţ par pres'f'le toutes Ies sources biographiffUeS: 
S.Jak.6 „ dans son article tr~s documentli, Bibliofilia lui 
Cipariu, ,,Anuarul Institutului de istorie din Cluj", X (1967), 
pp. 129-171, donne certains details au sujet de Teodor Pop 
(p. 155). 

7. Pour ses con tribu tions dans le domaine de la philologie et 
de la linguistilJUe roumaines, voir, entre autres, D.Macrea, 
Lingvişti şi filologi români, Bucure~ti, 1959, pp. 67-78 et 
I.Coteanu, 160 de ani de la naşterea lui Timotei Cipariu, 
,,Limba română", XIV (1965), No. 3, pp. 297-300. 

8. Voir notre article, Preocupările ... ,; loc.cit., pp. 4 7 6-4 7 7. 
S.Jak6, art.cit., p. 156, mentionne IJUC Cipariu a pris des 
lef=ons avec un Arabe ă. Bucarest, au cours d'un voyage en 
1841, mais il ressort de certains documents mis ă jour par 
nos recherches 'fi.IC Cipariu avait dl:jt avant cette date, des 
connaissances bien plus l{ll'tlementaires d'arabe classi~e (v. 
infra). II pourrait s'agir de simples le,;:ons de diction d'un 
Arabe de passage a Bucarest. L'on a aussi mentionne un 
voyage a Constantinople, mais ce voyagc, bien lflle projctt, 
n'a finalement pas eu lieu (v. S.Jako, art.cit., p. l ~6). 

9. Voir S.jako„art.cit. (le resume en fran1;ais p.170). D'ailieurs, 
la biblioth~IJlle de Cipariu comprend plus de 20 volumes des 
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ouvrages de Hammer-Purgstall, 
monumentale Geschichte des 
Literaturgeschichte der Araber. 

et notamment son 
Osmanischen Reiches 

oeuvre 
et sa 

10. Alors IJU'au cours de son premier voyage a Bucarest, en 
1836, ii demande ~ son libraire de lui foumir des livres et 
manuscrits orientaux, en 1840 il recommandera i son 
correspondant de Constantinople de lui procurer des livres et 
manuscrits arabes, exclusivement. Le voyage 1fU'il desirait 
faire )1 Constantinople avait, d'ailleurs, pour but l't~tude de 
!'arabe et non de la langue tUrlJUe (Şt.Manciulea, Timotei 
Cipariu orientalist, communication inedite, presentee } Cluj 
en mai 1971). 

11. II s'agit de !fUatre feuilles volantes signees et datees, inshees 
dans l'edition europfone, de G.W. Freytag, du po~me Bănat 
Su'ăd ... de Ka'b i.Zuhayr (cote: F.0.390; v.infra n.15), et 
dans leslJUelles T.C. resume le commcntaire arabe aux vers 
1-58 de ce poeme de louanges au Prophhe. 

12, Comme l'ecrit S.Jak6, art.cit., p. 156j mais l'on ne peut 
pas comparer son intcfret pour la poesie arabe â celui IJU'il 
aurait eu pour la polsie persane, car ii n'a point laisse de 
notes concernant cette dernihe, alors !Jlle pour la premihe 
nous avons des milliers de pages. L'on ne pourrait, par 
ailleurs, etablir aucun rapport essentiel entre ces 
pr~occupations d'arabisant et „le programme national rui a 
determine toute l'activite scientifop.1e de Cipariu" (ibidem, p. 
154), meme si, incidemment, ces preoccupations auraient pu 
lui servir ~ ,,camoufler ses relations avec Ies organisations du 
mouvement roumain a l'~trangf'r". 

13. Nous avons trouve parmi ses li-.Tes d'orientalisme la 
Vergleichende Grammatik ... de Fr.Bopp. 

14. Une analyse minutieuse des principes CJUi ont orient€ ses 
options d:ms l'ac!fUisition de ses liv.es et rnanuscrits a ete 
donnee par S.J a.k6, art.cit. (resume t'n fran~ais) t:t idem, 
Codicele latine medievale din biblioteca lui Timotei Cipariu, 
,,Revista Arhivelor", Bucureşti, X (1967) No. 1, pp. 35-72. 

15. Les cotcs Ms.O... et F.O... renvoieat aux rnanuscrits et, 
respectivement, aux livres orientaux de cette biblioth~!fUC, 
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alors 'JUC Doc.. renvoie aux documents des archives 
histori«JUCS de la meme bibliothtCj'Ue. 

16. Voir M.Guboglu, Manuscrisele şi tipăriturile orientale din 
Fondul „ T.Cipariu ", ,,Limbă şi literatură", No. 3, Bucureşti, 

1957 et Yves Goldenberg, art.cit. 

17. Voir Yves Goldenberg, Quel1ues notes concernant la 
mnnuscrits arabes aulographes de Timotei Cipariu, ,.Analele 
Universităţii Bucureşti. Limbi clasice şi orientale", XX 
(1971), pp. 113-123. 

18. Nous en avons fait l'analyse dans notre article Preocupările 
de arabistică ... , loc.cit., pp. 4 7 9-48 7. 

19. Son nom figure dans la premiere liste manuscrite des 
membres „ordinaires" de la DMG, mais aprh 185 7 il cesse 
d'y verser sa cotisation (renseignements 'JUe nous devons a 
l'amabilite de Mme Gudrun Goeseke de la Biblioth~IJUe de 
la DMG a Halle, lfUC nous remercions vivement pour nous 
avoir foumi des copies de documents concemant T.Cipariu). 

20. Doc. 9565 et Doc. 2336, leffUel contient certaines observations 
en marge des Beitrăge zur Kenntnis der Poesie der alten 
Araber de Th.Noldeke (Hannover, 1864), ainsi 'JU'une liste 
non cataloguee de 46 ouvragcs arabes imprimes ~ Boula'f 
jus<JU'Cn 1843 ct lţUÎ n'auraicnt pas ete signales par la 
ZDMG. Le Ms. O. 23, miscellanees, commcnce par le brouillon 
d'unc lettrc redigee en arabe et adressee au professeur H.L. 
Fleischer de Leipzig. T.Cipariu a aussi fait don a cette 
societe de plusieurs de ses ouvrages de philologie roumaine 
et de ses manuels scolaires, imprimes a Blaj (en 1854 et 
1855 ). 

21. C'est la periode mar'fl.lee par Ies tvenements de la revolution 
de 1848, 'fUÎ l'obligent a 7Uitter Blaj pour se rUugier â 
Sibiu et a Bucarest et pendant laquelle il entreprend 
plusieurs voyages a Vienne (v.S.Jak6, iJiblioteca lui T.Cipariu 
înainte de 1848 şi soarta ei în timpul revoluţiei, ,,Studia 
bibliologica", Bucureşti, lll (1969), pp. 207-210). De cette 
periode datent Ies Mss.o.140; 139; 55; 63; 43; 37; 21; 19; 
22; 45; 44; 117; 17; 118; ainsi 'JUC Ies M.ss.n.70,58 et 60 
copil:s a Blaj. A remar~er ~•au cours de cette phiode il 
ne public aucun ouvrage important en roumain. 
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22. 82 fiches+ I fiche statistilJUe, sign~e: Cibiniu 19/31 
dec. 1(849] 

23. 38 p.+4 feuilleu cousus. 

24. Alii lspahanensis liber cantilenarum magnus, 
1840, t.I (seul paru). 

Greifswald, 

25. Quatre feuillets bleus cousus; signe: Cibiniu 29 dec. 849/10 
ian. 850. 

2.6. Pour plus de d~tails voir notre anicle, Quel~ues notes ... , loc. 
cit.,, pp. 120-123. 

27. De versificare arabescă, pp. 153-159. 

28. Par exemple, dans Ies livres de sa bibliothelJUe ayant Ies 
cotes F.O.113; 129; 298; 198; 85; 182; etc. De meme, 
dans le brouillon d'une lettre adresste a la re\'Ue ZD'.\1G 
(Doc.9565), T.Cipariu mentionne 'î'1'il a pu relever dans 
l'edition .,marscillaise" du diwăn d'lbn al-Fări'c!, ~'il 
'Jllalifie ironÎIJUement de „plaisante" (Hubsch), environ 800 
fautes d'imprimerie sur 18 pages seulement! II ymentionne, 
par ailleurs, ~e c'est une edition incomplete, car le 
manuscrit se trouvant en sa possession [Ms.0.14] contient 
plusieurs poesies 'l'JÎ ne figurent pas dans l'edition en 
,-iestion. 

29. Ac'f\lis par Cipariu en 1843 de la Librairie Dondey-Dupre, 
Paris. 

30.. Surtout dans la traduction de la po~sie No.5: Wein her!, p. 
66. 

31. Par exemple, dans son exemplaire du K. al-Ifti'(ăq d'Ibn 
Durayd (M. F.Wiistenfeld, Gottingen, 1854), cote F.0.221, 
Cipariu a note Ies auteurs de nombreux vers et a corrige 
plusieurs erreurs d'imprimerie. 

32. Ms.0.33, p.1. 

33; C'est la phiode la plus feconde du savant IJUi s'ouvre par 
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son Elemente de limba română după dialecte şi monumente 
vechi, Blasiu, 1845 ct finit par sa Gramatica limbei române, 
2 voi., Bucurc~ti, I: 1869, II: 1877. 

33.. Ms.0.119, signi: Vicnna, 12 maj 854. 

34. Ms.0.123,signi: Vicnna, 2/14jul.1856. 

35. Le Doc.9539, du 17 fevricr 1875 mentionne l'expedition par 
le libraire F.A.Pe~thes de 5 manuscrits demandes par 
T.Cipariu (Gotha Nos. 958;648;649;572 et 582). 

36. Ms. O. 69, yui est une seconde copie partielle de cette 
anthologie, · commc l'indilJlle la note finale en anglais, faite 
d'apres une copie du Ms. No.MCCXVII III-a de la Bodleian 
Library d'Oxford. Ce manuscrit aussi se termine par une 
table des matieres, ~ la(Jllelle Cipariu a ajout~ la rime et le 
nombrc des vers de chalJUe po~me. 

37. Ms.0.40. 

38. Voir natre article, Quelques notes ... , p. 122. De plus, ce 
manuscrit avait deja ete etudic a Blaj par Cipariu en 18 7 5, 
comme ii rl:sulte du Doc.9539 (v.note 36, supra). 

39. Dans Ies deux derniers manuscrits, '[U'il a copies lorslJU'il 
hait septuag~naire, son ecriture est tremblee. 

40. I.Bianu, Momente culturale, Bucure~ti, 1904, p. 48. 
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NOTULAE DACO-IRANICAE 

by Eric P.Hamp 
(Chicago) 

C. Poghirc bas done us an important service in bis compact 
and documented article (Studia et Acta Orientalia 8,1971,25-8) by 
assemhling the scattered !rano-Daco-Romanica which scholars have 
rightly or \\TOngly claimed and by presenting it m its 
problem-setting. The follo\\;ng remarks are intended to contribute 
to the task of further refining the evidence on this problem. 

1. Hydronyms. One knows from experience elsewhere that 
the distribution and tenacity of hydronyms may differ seriously 
from those of other linguistic elements, and may therefore have 
'fllite a different evidential value from that of other ancient 
remains1. For one thing, a river may he named along one section 

of its course, and in a very specific and restricted linguistic 
setting; but the name can he carried and applied along a very 
extensive geographic range. The distribution of city names may 
reflect commercial activity, but that of river names may recall 
the extent of geographic water drainage. We know the singular 
impression (apart from injustifiecl or speculative misuse which has 
been macle of the evidence) macle by the set of names which 
often go under the rubric of Alteuropăische Flussnamen. Much 
less speculative, but still reminiscent of these facts, are the 
hydronyms which have beeu excelle11tly studicd showlng the 
ancient contacta betwcen thc Balts ancl thr Slavs. A particularly 
instructive case îs found în Britain (sec K. Jarkflon, [,nnguage and 

History in Early Britain, Edinburgh, 1953), whcre river names 
show rich eviclence of the language of the British Celts not 
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otherwise paralleled in anything like the same degree in cther 

segments of modem English; moreover. the density of 

Celtic-derived names in England reflects guite accurately the 

progress of the Anglo-Saxon invasion. 
For Ampoi the segmentation which has been proposed by 

even so fine a scholar as Densusianu is highly arbitrary. A root 

(from what language?) amp- would be e,-ually reasonable in 
abstracto. 

Danubius seems to me not likely to he Celtic; at least 

there is no compelling parallel in our rich, if fragmentary, Celtic 
corpus2. 

Alutus -a has a highly ambiguous initial portion. Although I 
am not there occupied with precisely this name, one may 

compare my discussion of Alauno- (Beitrăge zur Namenforschung 
10, 1975, 17~), which I analyse as *al•-un- = *HaelH-u(e)n- (a 

participle) 'speckled'='trout'., a perfectly reasonable river name. But 

if this were relevant, although the source language would remain 
ambiguous, Iranian would probably he excluded by the l 3. 

2. The solidest basis for attribution, and elimination, starts 

from words whose lexical meaning we know. 
There are two strong reasons which make an Iranian source 

for baci a realistic possibility (apart from the well known 

semantic argument that it belongs to the pastoral sphere). We 

know that Albanian has for a long time laked the Indo-European 

etymon for 'brother' having replaced it by vellă < *!!e-loudho
(formed on the model_ of 'sister); this removes one potential 

source of comparison at least for a considerablc period of time. 

Secondly, the known Iranian treatments of *br- would make it 

easy to account for the initial. But these possibilities do not 

create a certainty. 
It is true that stină < *stină could he explained by a variety 

of routes from Indo-European, hut it is at least significant that 
the lexeme cannot he *sti-dhlo- or the like, and that Iranian 
shows stăna- in this sense. 

1n relation to ţap, the unusual correspondance found in Alb. 
cjap makes a derivation from Iranian highly likely. Albanian also 
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shows the variant fnrrn s1ap, which looks much more bewildering 
than it really is. It seems to me that this latter must be 
regarded, like sr'!tulle beside sjetulle, as coming from an Albanian 

dialect where s!f /sk/ is contextually not phonetic [sk] ,but [~]. 
ln position after s, this [ ~ J is nothing more than a phonetically 
devoiced [ j J; thus in such dialects S'f and sj are neutralized. 
Therefore Sffap merely represents a variant [siap] to cjap. lt is 
important that cjap is conserved in the archaic dialects of the 
Albanian enclaves in southern Italy. 

From the Albanian point of ,iew ţarc is 'f'lite another 
matter. Alb. cark must be a borrowing from Aromunian. But 
Alb. thark is clearly related to ţarc on the "autochtonous" levei 

of the Romanian lexicon 1.e. "proto-Albanoid" (see below). 

Thcrefore Iranian is excluded as a significant source. 
I have shown (Revue roumaine de linguistique , 1975) that 

abur must be derived from a form relate<l to the ancestor of 

Alb. avui~ which in turn is purely Indo-European in origin. 
Therefore any agreement \\;th Pers. abr would he ~ite fortuitous. 

Assuming that cioară 1s m fact related to Alb. sorrc' 

(through the same "proto-Albanoid" source), there is then 
phonologically no possibility of a relevant relation to Pers. săr . 

. The important word doină remains a problem, espeeially 
because of the vocalism, :md certainly until the possible relation 

to the Baltic term (Lith. doina) is settl~d. 
R egardless of the unsolved detail, the "autochtonous" 

e'i'1ation pîrîu=-Alb. pcrrua excludes the possibility of a relernnt 
Iranian sourcc. 

There may he an etymologic3l "0nfusion that underlics the 
claimed pairing of sîmhure \\;th Pers sum/,. Tt sPen•" ci·rtaint!y 

the case that sîmburc i~ to bc C'fl.lated as an "autochtcnou;:" 
clement with Alb. thumbulle'. sumbul; and Lhcrcfure cannot be 
from an Iranian source Ho·H·ver, it is f;OSsibk that Per~. sumb 
•~a hot' may be cngnate on the IE leHI 1 \ it!1 Alh. thember def. 
thembra 'heel', a ,1uite d:ffrrent word. 

The etymon of urdă h.is recent!) becn discussed 
(Linguistifte Balkani'}l.le 17,197 4,51-9) very fully by I.Duridanov, 
and I take up this discussion elsewhere in some detail. It is 
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suf ficient to note here that Duridanov demolishes (58-9) 
Simeonm 's claim for an Iranian origin for (h)urda. Actually. as I 

try to ,;how, something much more positive can he said for this 

word. 

Finally, I am convinced that vatrâ has nothing to do 

directly v.ith Iranian. Within Albanian vater, vatre, Geg voter, is 

purely inherited Indo-European, as I have argued Acta Linguistica 

Hafniensia 12, I 969, 151 ff:1·, and Studia Pakanica 

V.L'ethnogenese des peuples balkanir1es (Sofia 1971):!-l.3ff. The 

distrihution of the etymon in other languages, which has Leen 

fully set forth and documented by G.P. Klepikova (Balkanskoje 

jazykoznanie) des-cribes for us very accurately, as I 

show in detail (Festschrift Isacenko, in press), the area which we 

may assign for an ancient date to the IE subgroup of which 

Albanian remains the sole direct survivor. 

There seems to he very little of the ordinary Romanian 

lexicon that we may safely attrihute, even provisionally, to 

Iranian sources. A few "pastoral" terms. at most, seem possihle; 

and even then. as Poghirc correctly remarks, these do not m all 

likelihood include brinză. 

3. Romanian gi,·es us. nevertheless, one important piece of 

independent phonetic testimony on Iranian de,·elopment in the 

name of the Prut. This etymon is agreed, plausihly. to he that of 

Avestan poratu-; the IE cognatee- are weU known. including Lat. 
portus, Eng. ford, Welsh rhyd, Gaulish and British Celtic ritu-. 

Therefore the IE form is *prtu-, and we are concerned v.ith the 

Iranian reflex of the zero-grade. 

For earlier forms of Prut we find attested TI op a T 'l anrl 

:1 u o E T 6 s; (Herodotus).\\"ith thcse in view .we must deri,·ePrut from 

a disyllahlc and there fore via Slavic. The intermediate form must 

be *PHutr. or *Pe.ruh; we cannot directly choose between these 

two, as Rosetti ILR (1968)237 represents it. However, it certainly 

seems clear that Slavic replicated the name inaccurately hy 

introducing a metathesis of the syllabics. The earliest traceable 

phonetic shape seems to have been [pural-]. 
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This finding gives us to valuable facts. lt confirms the 
dissyllabic configuration which Avestan paratu- seems to point to. 

1t f urther showş that the firt-t vowel had become rounded, in the 
range of ON u. It seems likely that this roundin: was indured by 
the prereding labial, as may also be seen in similar circumstance 
in Sanskrit and in '.\1iddle Indic. 

NO T- E S 

1. For an cxcellent introduction to this subject on Romanian soii 
sec C. Poghirc, L'hydronymie roumaine, Linguisti,uc Balkanitf11C 
17,1974,35 ff., esp. 1.1-9,8 ff., 10.1-3. 

2. Rather than tracing Dunăre< Dona -< Dana- ( cf. C.Poghirc LB 
17.37 1.5) wc might suggest a simpler dexdopment which at 
thc same time motivates the loss of -b- (or of ~). If the 
etymon had -b-, wc might cxpect b> g after u, as in uger. 
Th~efore Dănubius or Dănuvius > (by metathesis of vowel 
ljllalities) *Duna{Jius ➔ (taking -ius as a sufft~ of appurtenance) 
*Duna,9 -ăl{. > *Dunqgre (by normal Romanian development) 
etc. This Dacian stern would also explain the observed Slavic 
and Germanic forms (see Al.Rosetti ILR 1968_, 236) and would 
avoid, by the purcly Latin and cxpticable suffix, any 
unmotivated Thracian suffix. This would also explain why the 
form is not paralleled outside Dacia (cf. C,Poghirc, LB 17.36 
I. I.). Ali thc attestcd forms would t.b.en scem to have 
cmanatcd originally from thc D11cian region, in the broad 
sense, and can be derivcd from ar> Iranian dănu-. No 
intermediate dănav• is necessary. Note that this proposal 
presupposes an Iranian vocalism of dănu- phonetically different 
from that which the source of D-r,nJstr1> and Danep,·t, must 
havc had. 

3. \\batever the source, the o of Olt can readily be explained 
without a Slavic intermediary by positing an early long ă, or 
by supposing that in Olm, Olt, O/tina, Lotru the o results 
from velarization next to l. 

4. I have also eliminated there from the possible list of Iranisms 
the Albanian verb veshtroj. 
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USANZE GIURIDICHE TURCHE DEL SEICENTO 
di F. Karlinger (Salzburg) 

1n uno dei_ miei viaggi m Sardegna, la v1a per Tonara nu 
condusse nell'anno 1951 o 1952 in casa de) Dott. Fara, che m1 

era noto come ottimo conoscitore di lingua e letteratura popolare 
sarda. 1n casa sua trovai una calorosa e cordiale accoglienza e 
potei raccogliere, con l'aiuto del dottore, molto materiale prezioso 

per i miei studi. Siccome allora ero ancora in servizio presso la 
Biblioteca nazionale a l\1onaco, la „Bayerische Staatsbibliothek ", ii 
mio ospite mi prego un giomo di aiutarlo a stimare e ordinare la 

sua biblioteca. Potei richiamare la sua attenzione su 7ualche rarita, 
sul cui valore egli stesso non era informato. Tra l'altro c'era 
anche una scatola contenente dei manoscritti, tra cui un învolto 
di fogli e foglietti che trattavano del viaggio di un anonimo 
Italiano verso la fine del seicento. Io ho gia descritto una volta 

dettagliatamente lfllesto manoscritto (Karlingcr: Zur lkonologie 
rumilnischer Volksmusikinstrumente, in: Revue Roumaine 
d'Histoire de r Art, 1968, pg. 183-188), e mi sia lecito percio in 
<p1esta sede di limitarmi ad una breve sintesi. Lo sconosciuto 
aulore del manoscritto e partito alia volta di Istambul, con una 
legazione polacca di V arsavia, al tempo del do minio de! re 
Giovanni III Sobieski di Polonia - cioe dun'flle in ogni caso 
prima dell'anno 1696; durante il viaggio egli ha conosciuto diversi 
popoli balcani e anche piccole corti principesche. II soggiorno a 
Istambul forma il punto culminante delie descrizioni e anche del 
materiale illustrativo allegato. 
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Quando ii manoscritto sia sorto, ~ difficile a dirsi. Dalie 
illustrazioni, che sono semplici e piuttosto senza arte, si pub 

benissimo supporre che esse siano state schizzate sul luogo, percM 
esse in generale sono proporzionatamente precise nei dettagli. Ne) 

testo ( che a 'JUalche illustrazione manca, come viceversa ii 
manoscritto presenta anche testi senza le relative illustrazioni) si 
ha l'impressione che le vicende personali siano state formulate 
soltanto pio tardi. Viene riferito tutto al passato; diverE-e 
contraddizioni e incertezze e ii fre'Jllente „mi pare che fu" 
semhrano voler alludere al fatto che tra ii viaggio e la stesura sia 
trascorso del tempo. Ma si pub per Io meno concludere che Io 
scrivente ha preso degli appunti sul posto, perche nelle descrizioni 
sa riferire particolari in modo preciso, e soprattutto riporta tanto 
numerosi nomi stranieri 'ţllanto anche diciture in lingua straniera. 
Soprattutto tutto cib che riguarda ii commercio e l'artigianato -
temi che hanno evidentemente interessato in modo particolare ii 
nostro scrivente - viene descritto spesso con predilezione per ii 
dettaglio in modo esatto come disegnato in un 'JUadro. 

II patrimonio lessicale dello sconosciuto scrivente, come 
aLLiamo giâ esposto nt>llo studio menzionato, ci permette di poter 
arguire che si tratti di un Italiano del scttentrione chc pcro ha 
praticato molto !'ambiente napoletano; cosi incontriamo espressioni 
del genere di: ,,come fanno li Napolitani", che si ripetono con 
una certa frerruenza. Come ii manoscritto s1a approdato m 
Sardegna e un fatto che non si lascia facilmente ricostruire. 
Comun'îuc verso la meU1 dell'ottocento si trovava giâ nelle mani 
di un parente del Dott. Fara, a Nuoro. Che Io scrivente non 
disponesse di una grande cultura, Io possiamo dedurre dai suo 
stile semplice e dagli errori grammaticali e ortografici. 

Dall'abbondante materiale testuale e illustrativo, dedicato alia 
capitale turca, scegliamo tre illustrazioni con i relativi foglietti 

delie didascalie che trattano degli insoliti usi giuridici turchi. 

Riportiamo dapprima nel teslo originale la didascalia alla prima 

illustrazione: 
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·,.Cos, fanno impallare li Turchi facilmte se con rfl~ 

che p. le uie afsaltano li Viandanti .Mercanti, et i Lidri, che 

amazano la gen te p. li boschi. ii piu spessc, Bulgari." 

I nduhbiamente l'impalatura come usanza giuridica trova 

documentazione relativa mente fre'fl-lente. 1n ongme essa 

naturalmente non fu praticata ai vivi, bens1 ai cadaveri dei 

giustiziati ( o anche ai delin'f'lenll defunti) si conficcava un palo 

nel corpo. L 'uso del passare da parte a parte i cadaveri con un 

palo di legno appuntato- in Europa ~ documentabile ~ nel 10° 
secolo come uso molto praticato, che aveva Io scopo di tener 
fermi e rendere· innocui i vampiri. (\_:_edi E.Hoffmann-Krayer und 

Hanns Băchtold Stăuhli: Handwortt:rbuch. _ des deutschen 
Aherglaubens, Berlin 1927.) Perseguiva per principio Io stesso 
scopo anche la decapitazione che nel complesso era piu fr~ente, 
e che in eff etti si ~ conservata fino ai tempi piu recenti, ma 

perdendo comuwrue il suo senso magico. 
Giâ oei Tantrakyayika, lezione pib antica del Panciatantra, si 

paria di una impalatura, e cioe doveva essere impalato l'uomo che 
aveva mutilato sua moglie. O - come dice alia lettera: ,,... egli 

viene fatto sul palo a modo di corona'. " 

ln Europa l'impalatura vemva praticata soprattutto a1 

cadaveri di gente che era în voce di magia o che s1 era suicidata. 
Hoffmann-Krayer scrive: ,,ln Rus.-.ia e nei Balcani fino ai nostri 

giorni s'infila a un defunto un palo per il collo o il cuore, 

perche non diventi vampiro ". Qucsta impalatura, fatta anche a 
taluni morti di morte naturale o ai suicidi, veniva eseguita da un 

boia che era chiamato esprcssamente per 'fUCSto. 
L'impalatura si trasformb poi ncl corso dei s,;coli da un 

antico rito funerario a 'f'lClla pratica penale che ci ~ nota 
rlalllndia gia dai tempi piu remoti. A cio si ricollegt in Europa 

con particolare fre1fUenza la forma di esecuzione dei sepolti vivi. 
ln Germania veniva eseguita fino al cin'Jllecento soprattutto alle 
infanticide e agii stupratori, nell'Europa orientale e nella parte 

sud-est europea ripetutamente anche ai l2dri di c;i,alli. Ci basti un 

documenta de] 1505 di Augsburg: ,, ... auf 16. jenner ist auf sant 

86 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



Anthonius ahent, hatt man die 3 perronen ausgefiert und getet tet, 

dem buben das habt abgeschlagen. die ~oB magt. hieB Gret, was 

rnn Hiltenfingen, lebentig "·ergraben und ain pfall rlurch die 

geschlagen, das medlin auch lebendig in ainem grah bei der 

Gretten vergraLen. ·· (Die Chroniken der schwăbischen ~rndte: 

Augsburg. 4.Band.Leipzig 1894, pg. 108 e llO). 
CJ,e 'ftH•st 'usanza dell'impalatu~a in Turchia sia restata in 

vigore ancora per lungo tempo non ci sorprende. Dol te~to 

dell1taliano deduciamo che la pena era applicata proi•rio aili 
assassini per rapina, che aggredivano i mercanti viandanti. Quindi 

cssa non passa in primo luogo per IJUei delitti di violt>nza che 

altrimenti anche m Turchia vale,·ano come particolarmente 

abominernli, bens1 era pensata proprio per l'area balcauic-a come 
drastico mezzo d'intimiclazione. - \!elle parole dello ;;crivente 

leggiamo anche le sue personali paure dei grassatori pure in un 

altro passo. Tanto pia 'înesta pena barbara, che ha visto rli 

per;;ona, gli aHll procurato ~ddisfazione. 

Piti singolarr e rara ci sembra la pena successiYa: 

,. L'n certo gran castigo. che usano li Turchi a rlli. ci: e 

uendono delia roha con inganno tanto de/ Pane, odio, 

butiro etc.: mh spesso accade a/li Panatiere, che gl' 

fan no leuare una tauola mol to pesan te co11 piombo 

dentro. e con sonaţlij intomo, e gli ragazzi con le 

bachete intornn. e lapidati, che se '{lche pietra Io dt: 

in testa ~ che es.so casca i 'fi peso, e s'amaza. lo han no p. 

legge che .sin castigato da f>w, e lo Jano gettar in mare 

affogato, arcioche prendino e.ţempio. e non inganno la 

Gen te". 

Le pene per il traffico fro<lolento dei commercianti sona 

state presso 'lllasi tutti i popoli e specialmente presso i popoli 

primitivi sempre molto drastiche. Su per gin anche ii collare di 

lcgno, con cm tali truffatori dovevano andare m giro, ~ 

molteplicemente documentabile. Si sarh trattato, soprattutto 

nell'Europa centrale e occidentale, m primo luogo di una tavoletta 
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d'infamia, con cui i'imhroglione doveva essere per cos'i dire 

pubblicamente contrassegnato e esposto allo schemo. Ma a me per 

Io meno non sono noti dati che riferissero che 'fUeste tarnlette 

fossero particolarmenle pesanti o addirittura - come nel teslo 

riportato fossero rese ancora pi~ pesanti dall'aggiunta di 

piombo. Altrettanto sconosciuta ~ per J"Europa centrale I 'idea di 

un giudizio di Oio, nel caso in cui ii portalore delia tavoletta 

moriva. Anche in 'fllelle pratiche penali per i fornai frodolenti, 

come l'immersione, m Germania ripetutamente eseguita, 

dell'imhroglione in aClj:Ua (o negii scoli fetidi), in cui si doveva 

facilmente contare su un esito mortale delia pena, non ~ mai 

stato reso noto· che nella morte del dclin!fUente vi si fosse 

riconosciuto un giudizio di Dio. 

Se nel primo caso ii viaggiatore italiano ha disegnato un 

malandrino consegnato alia sua giusta pena, anche 'ŢllCsta mita 

descrive ne) disegno e nel testo in piena drasticith l'esecuzione 

delia pena nei confronli di un suo pari. A tale riguardo nota che, 

in caso di morte, al colpito non gli sareLLe spetlata nemmeno 

una sepoltura regalare, cos'î che noi dohbiamo considerare Io 

sprofondamento in mare ancora come un inasprimento di pena. 

II fatto che nei confronti clei fornai si procedesse in modo 

piuttosto severo, aveva in tutte le nazioni un duplice molirn: in 

primo luogo ii pane e dappertutto un alimenlo popolare, e la 

frode colpisce in modo particolarmcnte duro per cosi dire l'uomo 

di modeste condizioni. ln secondo luogo perb presso la maggior 

parte clei popoli si attribuisce al pane anche un ruolo '{Uasi di 

culto, che s1 manifesta anche nelle molte p1escnz1oni che 

sarebbero da osservarsi nella cottura de) pane. e che in ~ardegna 

ancora oggi sono scrupolosamente osscrvate da 'fllelle rnas8aie che 
da sole fanno ii )oro pane al forno. C:os'l un delitto de) fornaio 

commesso nei confronti del pane e eo ipso un dcliuo capitale. 

l1n"altra ,,-uestione, in cui l"autore non s'addentra. c: se in 

Istambul per gli altri mestieri nom.inati non si sia agito con 

c.,;Lrema severith proprio contro i cristiani. Si tratta in genere di 

mestieri escrcitati da cristiani ( o eLrei), cio~ <lurnp1e da infedeli 

secundo ii punto di vista dei maomettani. ln un altro passo 

88 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



l'autore menziona con prec1s1one, a riguardo dei singoli mestieri, 
da chi essi venivano esercitati, e apprendiamo che gli ortocultori 
(e in relazione con essi i venditori di olio, verdure e frutt.a) 
erano in primo luogo greci, come i fomai e pasticcieri, osti e 
pescivendoli; come mercanti di stoffe e sarti veugono nominali gli 
ebrei, come macellai gli albanesi, e per i lavnri ausiliari nonch~ 

come granatai (ma anche artisti di circo) gli zingari. lnfine 
troviamo anche gli armeni come mercanti di pellicce, preziosi capi 
di vestiario e gioielli. 

Ci si chiederâ: 'fll3-li mestieri - sempre nell'ambito delie 
esperienze del nostro autore furono assegnati ai turchi? 
Secondo la sua descrizione i turchi si trovano come soldati, servi, 
impiegati, fabbri e barbieri, tanto come venditori di medieinali (e 
oppio ! ) l{Wlnto di sorbetti. 

Dalia descrizione dell'autore e dai suoi disegni si ri\'eve un 
'JUadro di una cittâ etnicamente molto mista, in cui soprattutto 
nello strato sottostante, che gli era pin facilmente accessibile, 
esisteva una distinzione considerevole tra t urchi e cristiani. Una 
tale coesistenza di popolazione diverse avrâ con<lotto a 
un 'applicazione pio rigida delie leggi, come risulta dalie rnntinue 
osservazioni marginali dello scrivente. 

lnfine ancora una pratica penale veramente notevole: 

„Done [,ic!) caatigate dalia Giustitia 1opra le 

spale del marito. 

Qndo ii marito Turco Artegiano etc. proibisce alia &ua 

moglie di non andar iola, non obedisce ua ad' accwarla 
alia Giustitia di fila contrada, et ii Giudicc la fa 

montare 1opra le &paile del 1uo marito, et un officialP 

delia Giustitia gli dtl cin,pumta bcutonate p e/3empio 
d'altre." 

Per prima cosa sorprende ii fatto che ii marito non esegue 
egli stesso la pena per disubbidienza sulla moglie, come 
generalmente era uso in Oriente - per Io meno negii strati pili 
semplici delia popolazione di cui espressamente si discorre. Non 
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conosciamo nessun caso parallelo alla strana esecuzione delia pena, 
cio~ delia fustigazione di una donna sulle spalle del marito. Da 
un 'inchiesta condotta presso diversi studiosi di diritto 
internazionale risulto che ni si conosceva lfllesto genere di pena, 
ne si conosceva una spiegazione convincente di essa e neppure 
<fUale idea potesse stare alle base di l{l.lesta pratica penale. 

Ora comunl{l.le l'atto del battere presso molti popoli ha ii 
significato di un vero rito di appropnaz1one, naturalmente 
soprattutto nel commercio di bestiame. Io stes..<:0 ho potuto 
assistere in Calahria alia scena di un uomo che, subito dopo aver 

acquistato un asino, gli assesto alcuni colpi sonori, per mostrare 
all'animale che ·egli adesso era ii suo „padrone". Una cosa del 
genere ~ documentata per la tratta degli schiavi, in cui la 
battitura naturalmente fu spesso allusa soltanto sirnbolicamente. 
l\·1a se risaliamo storicamente molto indietro, troviamo la battitura 
anche come rito nell'ammissione di neofiti in una comunita 
religiosa. E ancora nei giochi d'infanzia dei nostri giorni la 

percossa ha la funzione di „far pngionieri". Perci6 sarebbe 
concepibile che a lstarnbul con la battitura delia donna si volesse 
evitare di destare l'apparenza che ii magistralo, che eseguiva la 
pena, si appropriasse della donna, tanto piu ~uando la battitura 
puo avere un riferimento erotico fortissimo. Ora se ii marito 
prende sulle sue spalle la moglie, ii colpo viene „sviato" o de 

jure viene battuto ii marito. 
Sernbra che in '{\.lesta pratica penale la mentalith orientale 

ahbia avuto un influsso, sull'esecuzione della pena, pia forte che 
non nelle altre due. 1n essa viene messa chiaramente in evidenza 
la posizione dell'uomo rispetto alia donna. La descrizione di 
'JUesta pena ~ del resto l'unica che nel nostro autore italiano si 
occupi di donne. 

II nostro modesto contrihuto non va al di lh di una breve 
occhiata alle condizioni giuridiche della Turchia verso la fine del 
17° secolo, ma forse potra stimolare a studi pib ampi, che 
potrebbero c-,0lmare una lacuna e darci certamente un'idea piu 
precisa del pensiero e delia mentalith turca nel periodo 
menzionato. 
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L'HOSTILITE DES Zf:LOTES ENVERS LES ESSENIENS 
ET SES CAUSES 

par Athanase Negoiţă 

I. Au premier siecle de natre ere, Ies homines religiosi _juifs 

en Palestine apparaissent, selon nos sources historilflles, divisfs en 
plusieurs · sectes: Pharisicns , Sadduceens, Esseniens, Zelotes, 
ChrHiens, Sam.aritains, pour ne plus citer d'autres · groupements 
religieux moins importants tels que Ies Sicaires, Ies <lisciples de 

Saint Jean Baptiste, Ies Boethosiens , etc. Toutes ces factions 
politico-religieuses se haissaient reciprorţUement et menaient une 
lutte plus ou moins ouverte entre elles. C'est ainsi que Ies 
Pharisiens sont Ies adversaires des Sadduceens, parti des grands 
pretres et des riches 1 et, d 'autre part, Ies Pharisiens sont 
nettement hostiles aux Zelotes2. A leur tour, Ies Sadduciens sont 
aussi hostiles aux agitateurs Zelotes, puis'flle le grand pretre 
Caiphe ac cuse J esus d '~tre un Z~lote 3. 

L 'hostilit~ des Pharisiens envers Ies Sadduc~ens datait sans 
doute au moins depuis le r~gne d'Alexandre Jann~e (107-76 avant 
n.~.), 'flii, ami des Sadducfens parmi lesquels ii recrutait ses 
conseillers et ses dignitaires, fit mettre a mort un grand nombre 
de Pharisiens dans de cruelles repressions. Apris sa mort, sous le 
regne de sa femme Salome-Alexandra (76-67 av.n.e.), Ies Pharisiens 
reprennent le pouvoir et font ex~cuter de nombreux Sadducef'ns4. 

II. Toutefois„ ii sernhle '{Ue Ies Qumraniens surtout etaient 
persecutes par Ies mernhres des grandes sectes juives: Pharisiens, 
Z~lotes et Sadduceens. Dans Ies ecrits Oumraniens trouves pr~s de 
la Mer Morte on peut lire leurs plaintes et leurs accusations 
ţontre Ies autres sectes juives: ,,Ils (Ies interpretes du mensone;e) 
et Ies voyants du relâchement ont machine contre moi ( des 
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machinations) de Relial" (Hymnes IV, 10); ,,Ies (plus) impies des 
puissants se sont ni~s sur moi avec leurs tourments et tout le 
jour ils broyaient mon âme" (l--fymnes, V, 17). 

„Les puissants" semblent etre Ies Sadduceens, puÎSlfUe leur 
fortune, leur appartenance a l'aristocratie, le role 'Jll 'ils eurent a 
jouer sous Ies rois asmoneens et plus tard apres la mort d'Herode 
le Grand, justifiaient cette appelation. Ou bien Ies Oumraniens 
ecrivaient: ,,et Tu m'ai; delivre de la jalousie des interpretes du 
.mensonge et de la bande des chercheurs d'all~gement. Tu as 
liMr~ I'âme du pauvre 'JU 'ils avaient projete de supprimer en 
repandant son sang a cause de Ton service" (Hymnes, II, 31-33). 
Le „pauvre" est dans ce contexte un singulier collectif IJUÎ se 
rapporte a la secte des Qumraniens toute entiere, puÎS'fUe Ies 
,,pauvres" sont Ies Qumraniens ( cf. ,,C:ongregation des pauvres" = 

Qumraniens. lnterpretation du Psaume 37, I, 10). Mais Ies 
„chercheurs d'allegements" sont Ies Pharisiens, comme l'a si bien 
demontre Jean Carmignac5. Les ecrits de Qumran accusent aussi 
,,Ies hommes de la fosse" (Hymnes, II, 21 ), ,,la bande de Relial'' 
(Hymnes, II, 22), ,,la bande des mechants" (Hymnes„11, 12) ,Jes 
fils de culpabilite" (f-fymnes, VII, 11) d 'avoir persecute et 
opprime Ies Qumraniens, mais ii est difficile d'identifier sous ces 
appellations Ies sectateurs juifs des groupements religieux 
adversaires des Qumraniens. 

III. Comme ii _ est bien connu, la grande majorite des 
savants, le comen&u& doctorurri reconnaît dans Ies Qumraniens Ies 
sectateurs nommes par Flavius J os~phe, par Pline I' Ancien et par 
Philon d • Alexandrie „Ies Es.seniens". 

Cependant, Cecil Rotlt 6 et plus recemment G. R.Driver 7 

affirment que Ies Qumraniens doivent Etre identifies aux ZBotes. 
II nous i.c:mble necessaire, puislflle nous ne partageons pas du tout 
cette opm1on, de presenter plusieurs arguments dont 
1JUel~1es-uns tout a fait nouveaux - pour prouver cette identite 
des Qumraniens et des Esseniens el refuter la these «r•i fait des 
Qumraniens soit des Zelotes, soit des membres d 'une autre secte 
. . ,, . 
mconnue Juscru a ce JOur. 

a. Dans son livre comme dans ses articles, C.Roth affirme 
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ir1e Ies occupants de Qumran en 31 av.n.e.n '~taient pas Ies 
memes que ceux qui s'y sont installes apres l'ann~e 6 de n.e., et 

ir1e ces demiers devaient etre des ZHotes. 8 

Or, comme ii est bien connu, tout pres des edifices de 

Qumran se trouve un cimetiere d'environ 1200 tombes. Si nous 

admettons CJUe Ies habitants de Qumran Etaient au nombre de 

150-200 environ9 et CJUe la mortalit~ moyenne etait de 50 pour 

1000 par an 10, ii s'ensuit que pour rassemhler 1200 tombes ii 
aurait fallu ensevelir dans le meme cimetiere Ies morts decedes 

pendant une ~riode de 120 ans. En effet, pour une mortalite 

annuelle de 5% on a a Qumran environ dix morts par an (si 

nous supposons 'fUe Ies sectateurs etaient au nombre de 200). II 

faHait donc au moins 120 ans pour que 1200 morts fussent 

enterr~s dans le meme cimetiere. Or, depuis l'an 6 ~~ ~~ţ~!:_~~e 
juslJU 'aux annees 66-68 ii n 'y a 'file 60 ans et non pas 120. II 
s'ensuit 'Jlle ces tombes ont du exister pendant une periode d'au 
moins 60 ans avant l'an 31 av.n.e. et 'Jlle ce n •~taient pas des 
ZHotes, du moment cyne ceux-ci n 'ont existe' cyne depuis la 

fondation de leur secte en l'an 6 de natre ere. 
b. Il y a une similitude parfaite entre Ies tomhes 

d~couvertes a Qumran et celles du cimetiere decouvert a J ericho 
par M-lle Kenyon, car la position des corps est orientee dans la 
direction Nord-Sud, la tete vers le Sud, et non pas vers 
Hrusalem, comme dans Ies autres tombes juives11 . 

Or, ii nous semble impossihle d'affirmer IJUe Ies ZHotes ont 
pu fonder une communaute a J ericho meme, ou se trouvaient des 

troupes romaines et lfUi etait administree directement par le 

procurateur romain. 
c. Les tombes du cimetiere de Qumran, comme ceHes de 

J ~richo, sont dirigees dans la direction Nord-Sud ( comme Ies 20 
tomhes trouvees recemment a 'Ain el Guveir, ou 'Ain Gazai, A 

15 km au Sud de Qumran), la t~te dirig~e vers le Sud. Or, A 

Massada, ou hahit~rent pendant cin'{ ans Ies Zelotes, on n 'a 

retrouve aucune tomhe de ce type 1umranien 12. 
Donc, ceux crui ont hahit~ Qumran et ont it~ ensevelis dans 

80D cimeti~e n'etaient pas des ZElotes. 
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li nous semhle tout ~ fait incroyable 'fUe Ies Zelotes, ces 
ennemis jures des Romains (qui Ies poursuivaient partout: cf. par 
ex. Luc 13, 1-6, ou Ponce Pilate tue Ies Galileens, partisans de 
J udas le Galileen, fondateur de la secte des Wotes, lors111e 
ceux-c1 etaient venus apporter leurs offrandes au Temple), 
viennent s'installer tout pres d'une garnison romaine, puislJUe 

J€richo - ou se trouvait une pareille garnison - est situee a 
15-20 km de Qumran. De plus, en aucun cas Ies Zelotes 
n'auraient commis la grave Caute de se trouver tous rassemhles si 
pres de Jerusalem et des Romains, puiSffU 'ils risquaient de se 

trouver encercles et tues par ces dernirrs. ne wrte 'flle Ies 
habitants de Qumran ne pouvaient pas ctre des Zflotes. 

d. Dans son livre Hebraer-Essener-Christen, Leiden, 1959, 
Hans Kosmala observe 'Jl)e le nom du prophete Elie est 
completement absent des ~rits trouves pres de Qumran 13. Or, le 
prophete Elie etait en 111ellflle sorte le modele, le patron des 
Zelotes, puiSlJU 'il avait ete, lui aussi, plein de zele ( cf. 1 Rois 19, 
10-14; Malachie 3,1 sq; Mal. 4, 5-6). II est tout ă fait impossihle 
que Ies Zelotes ne fassent mention de ce prophete si veneri par 
eux 14. En plus, Ies ecrits trouv€s pres de Qumran ne sont pas de 
caractere zelote. 

De meme, nous ne trouvons dans Ies ecrits de Qumran 
aucune mention du nom de Phineas, fils d'Eleazar (Nom. 25, 
1-15; I ".face. 2, 26-54; Eccles. 45, 23-24), 'lll.i, selon Roth, aurait 

ete l'ideal d'apres le9"11el Ies Z€1otes auraient modeli leur \;e, 
puiSlfll 'ii etait „plein de z~le pour son Dieu " 15 . II est impossible 
d'admettre que ni le prophete Elie, ni Phineas, Ies modeles des 
Z~lotes, ne soient mentionnes nulle part dans Ies ecrits de 
ceux-ci. l\1ais si ces deux homines religiosi ne sont pas mentionnes 

dans Ies ecrits de Qumran, cela pourrait prouver <flle Ies auteurs 
de cette litterature etaient hostiles aux Zelotes et a leurs 

,,patrons ". 
e. Selon Ies affirmation categm-i'flles de Flavius .Josephe, Ies 

Zelotes suivaicnt Ies memes doctrines religieuses 'Jlle Ies 
Pharisiens16; or, d'apres Ies ecrits trouves pres. de Qumran l'on 

peut facilement prouver rrue Ies doctrines religieuses des 
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Qumraniens sont tres diff~rentes de celles des Pharisiens. 
f. Si les Zelotes suivaient le meme calendrier 'Tlle Ies 

Pharisiens - puis~ 'ils avaient les memes doctrines 'ille ceux-d -
les auteurs des ecrits trouves pres de Qumran ne sont pas des 
Zelotes, car leur calendrier est solaire, ou plutot luni-solaire, ce 
l{Ui fait 'JU 'ils ne celebrent pas aux memes dates les fetes 
juives17• 

g. Pline l'Ancien cerit d'une maniere q11i ne prete a aucun 
doute que Ies Esseniens etaient installes sur Ies bords de la Mer 
!\Aorte: ,,A l'Occident (du lac Asphaltite, c'est-a-dire de la Mer 
Morte) sont installes Ies Esseniens, a une certaine distance et au 
dela de la zone dangereuse du rivage. Peuple solitaire et le plus 
extraordinaire CJUi soit, sans femmes, sans amour, sans argent et 
vivant parmi Ies palmiers. Mais ils se renouvellent r-egulierement, 
et Ies recrues leur arrivent en masse, gens lasses de la vie ou 1ŢUe 

Ies revers de fortune poussent a adopter leur mode de vie. Ainsi 
depuis des milliers de siecles, chose incroyable, subsiste un peuple 
faemel ou personne ne naît. De la sorte devient fecond, grâce a 
eux, le repentir 'flle les autres eprouvent de leur vie. Plus bas '{Ue 
Ies Esseniens (infra hos ... ) s'elevait la viile d'Engaddi, 'l1JÎ ne le 
cedait qu 'a Jericho pour la fertilite et pour ses palmeraies, mais 
'fUÎ aujourd 'hui est reduite elle-aussi a un tas de cendres. Pui." 
c'est la forteresse de ~1as.sada, dans la montagne, elle auss1 
~loign~e du lac Asphaltite " 18. 

D'ou il s'ensuit 'llle Ies Zelotes ne pouvaient pas etre Ies 
homine, religio,i vivant a Qumran, 'Ain Feshka et 'Ain el Guveir, 
ou a J ericho. 

h. II maJilflle completement dans Ies ecrits decouverts pres 
de Qumran toute allusion a l'histoire si terrible des Z6lotes depuis 
la fondation de leur secte jm:,u'a l'an 68. Par exemple Ies 
manuscrits decouverts pres de la Mer Morte ne font aucune 
mention de la revolte armee et de la lutte a outrance poursuivie 
par Ies Zelotes contre Ies Romains et contre Ies rois descendants 
d'Herode le Grand. Aucune mention de la r~volte zelote de l'an 
6 de notre ere contre le paiement de l'impot (cen,w) du aux 
Romains, revolte ou perirent Ies chefs zelotes et aussi le 
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fondateur de la secte, J udas le Galileen. Aucun mol dans Ies 
&rits trouves pres de Qumran sur Ies luttes armees des guerillas 
zelotes contre Ies Romains a l'~po1111e du procurateur Tibere Jules 
Alexandre, 'flli mit a mort Ies deux chefs z~lotes, Jacob et 
Simon, fils de Judas le Galileen, aucune mention de la lutte 
men~e par le chef z'elote Eleazar ben Dinay en l'an 51 de n.e. 
contre Ies Samaritains et sa mise en croix par le procurateur 
Felix. 

II nous semble absolument impossihle Jflle des &rits 
supposes zaotes ne fassent aucune mention des milliers de 
comhattants tues par Ies Romains ou par Ies rois herodiens, ou de 
chefs zelotes crucifies par Ies Romains, ou encore de la guerre a 

' I Z'l ' I' ' 'd outrance que menerent es e otes a epoqne prece ente. 
i. Dans le serment prete par Ies Qumraniens pour etre re~us 

dans leur secte (Regie de la Communaut~ V, 7 sq.) ii n'y a 
aucune mention de la lutte armee, d'exercices militaires, de 
comhats, de pr~paration a la guerre, comme ii aurait ete tout a 
fait normal de trouver dans un serment fait a l'entree d'une 
communaute guerriere comme celle des Zflotes. 

j. Dans Ies ~crits trouv~s pres de la \1er ~1orte, Ies 
Qumraniens se donnaient le nom de „voyants" (Hymnes, II, 
14-15; Regie de guerre, XI, 7~; Document de Damas, II, 11-13). 
Cependant ce mol „voyant ", Hoz:eh en hebreu et Hezwana en 
arameen, paraît etre l'etymologie du terme • Ea a ci Co S ou 
' Ea a n" o s ; - ,,Esseen, Esslnien ", ou tout au moins un jeu de 
mots, une amphibologie intentionnelle avec ces appellations 
grec!ples. 

De la sorte, comme l'a montre notre compatriote Constantin 
Daniel dans plusieurs articles 19, Ies Qumraniens se donnaient dans 
Ies ecrits trouves pres de la Mer Morte un nom 'fUÎ correspond 
enti~rement ~ celui d 'E~niens, et ces documents ont ete cforits 
non pas par des Zelotes, mais par des Esseniens, comme l'admet 
le consensus doctorum. 

IV. II semhle toutefois IJUe Ies Zelotes soient nommes 
preseţue e:rpressu verbis parnu tous ces · pe~cuteurs des 
Qumraniens, car nous lisons dans Ies Hymnes ID, 24-26: ,J'âme 
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du pauvre a sejoum~ parmi beaucoup de trihulations, et des 
malheurs terribles ont accompagn~ ma marche quand se sont 
ouverts tous Ies Pi~ges de la fosse, IJlle se sont tendus tous Ies 
lacets de l'impiete et le filet des brigands". Ou encore l'on peut 
lire dans Ies Hymnes IV, 34-35: ,,,wmd s'~levaient Ies impies 
contre Ton alliance et Ies brigands contre Ta parole"; J-fymnes 
IV, 25-26: ,,Tu (Dieu) ne Ies ~areras pas dans la main des 
brwind,, lorSIJ,11 'ils co mplotent entre eux" (brigands= ZElotes); 
Hymnes ID, 24-26: ,,Car je me suis install~ dans le territoire de 
l'impi~te, partageant le ,ort de, brigands, l'âme du pauvre a 
sejoume parmi beaucoup de tribulations ... "; Hymnes V, 9-10: 
„Tu as ferm~ la gueule des lionceaux dont Ies dents ~taient 

, I I I ,, T comme une epee et es crocs comme une ance aceree. outes 
leurs astuces (etaient) du venin de serpent, ils etaient a l'affiit 
pour le brigandage"; l-1ymnes VI, 20-21: ,,de marcher· dans la voie 
de saintete, ou l'incirconcis, l'impur, le brigand ne passe point". 

Mais celte appellation de „brigands" est celle (flle Flavius 
Jo~phe et le Nouveau Testament donnent aux Z~lotes. En effet, 
le grand historien nomme pre&'lue toujours Ies Z9otes „brigands, 
voleurs"_, du terme grec ). ,;i O' T P 1, M o L 20 ou ). ,;i o Ta L 21 

Surtout Flavius Josephe identifie d'une man~re claire 
et indiscutahle ces ,,hrigands" aux Zelotes22 . Les Romains 
ont livre de longues batailles a ces „brigands" et Ies procurateurs 
romains Fadus, Felix et Festus ont combattu longtemps ces 
,,brigands" zelotes23. De meme, apres la mort d'Httode le Grand, 
Ies Juifs Cflli, les armes A la main, essayent de combattre les 
Romain" et le SU<'Cf.:SSeur d'Herode le Grand „ ArchaeU8, sont 

nomm~ ,,hrigands" par Flavius Josephe24. 
Mais ces „brigands" dont pa.-lent Ies textes ~mraniens ne 

sont pas de vulgaires voleurs, pui5'fll 'ils ont des connaissances 
theologiques precises et s'elevent contre ,,la parole de Dieu '' 
(Hymnes IV, 34-35). Ce sont donc eux aussi des hom.ine, religio1i 

'{ui vivaient en „brigands", donc ce sont Ies parn!!llus de eette 
secte '{'Ii menait un combat opiniâtre dans Ies goerrillas contre Ies 
Romains et leurs accolytes, Ies Ulotes. 

II nous paraît donc CţUe cette hostilitf des Ulotes contre Ies 
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Qumraniens soit mentionnee clairement dans Ies ecrits trouv:s pres 
de la Mer Morte. D'autre part, la plupart des historiens modemes 
qui ont etudie l'histoire des Juifs admettent CfUe ces ,.,brigands", 
c·es „voleurs" sont Ies Z~lotes, Ies memhres de ce parti 

politico-religieux CJUi luttait contre l'oppression des Romains25. 
V. La realite des attaques des Zelotes contre Ies Esseniens 

est confirmee par un passage tres net de Flavius Josephe, IJUi 6crit 
a propos des Esseniens:. ,.Ils voyagent sans porter rien sur eux, 
mais ~ cause des brigands ils portent des armes " 2 6. 

Mais si Ies sectateurs esseniens ne portent rien sur eux en 
voyage, s'ils sont pauvres et se donnent le nom de „pauvre"27 , 
pour quelle raison Ies brigands pourraient-ils attaquer ces ascetes 
contemplatifs dont la vie est toute vou~e au service de Dieu? En 
realite iJ est evident 'f\le ces ,,brigands" dont parle Flavius 
Josephe dans ce passage sont Ies memes cr.1e ceux dont iJ decrit 
Ies m6faits en maint endroit de son oeuvre, ceux CJUÎ luttaient 
contre Ies Romains et 'fUi infestaient la Palestine au 1-er siecle de 
n.e., donc Ies Z~lotes; et Flavius Josephe appelle Ies Z~lotes 
„brigands ", puislfll 'ii ecrit son oeuvre pour la faire lire aux 
Romains et aux Grecs et puisqu 'ii veut faire paraître Ies Zelotes 
comme seuls responsables de la guerre de 66-71 28. Enfin, Philon 
d'AJexandrie montre egalement (!1ie Ies Therapeutes ces 
Esseniens -d'Egypte - tout aussi „pauvres" CJlle leurs confreres de 
Palestine, sont atta1ues par Ies memes ,,brigands " 29 . 

Ainsi Ies deux grands ecrivains juifs que nous consultons au 
sujet des Esstniens sont d'accord pour affirmer que ceux-ci etaient 

/ ' · ' I z~ attaques a mam armee par es e1otes. 
VI. Si Ies Zelotes haissaient tellement Ies Esseniens, on doit 

s'attendre a ce <JUe ces demiers n'eussent rien de commun avec 
Ies Zelotes. Et en eff et, Flavius Josephe ecrit u,u 'en entrant dans 
celte secte, tout nouveau membre devait jurer de „se tenir 
'I . ' d b . d " 30 e 01gne u ngan age . 

Or, celte clause du serment des Esseniens est bizarre a 
!'extreme, puisrp.ie des asc~tes contemplatifs par definition ne 
peuvent songer a av01r quel,:p1e chose de commun avec Ies 
brigands et le brigandage. II semble cr1e c 'est I.Hahn qui en 1962 
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ait attire le premier l'attention sur ce passage de Flavius 
Josephe 3 I. Car si .l. l;l a T o L signifie „Zelotes" (litteralement 
,,brigands '') chez Flavius Josephe, comme nous l'avons montrE, 
dans ce cas ). i;i a T e: La signifie non pas simplement 
„brigandage", mais „le parti des zaotes". Par la suite, tout 
membre de la secte des Esseniens devait jurer en entrant dans la 
secte de n'avoir aucun rapport avec Ies Zelotes. Ce terme 
.l. r;i a T e: ~ o indi'{ue bien la secte des Zelotes, puill<pte dans le 
texte du serment des Ess«foiens rapporte par Flavius Josephe 
ceux-ci juraient dejă en entrant dans la secte de ne pas voler: 
„garder ses mains pures du voi et son âme (personne) pure d'un 
gaio in,que"32• II n'y a pas de motif valable pour 'file Ies 
Esseniens repetent deux fois dans leur serment solennel - le seul 
<fU 'ils faisaient probablement - de ne pas voler et par consequent 

ne signifie J;as ,,brigandage ", mais „la doctrine, le parti, la sec~e" 
des Z~lotes 3. 

De la sorte, Ies Esseniens se liaient par serment de n 'avoir 
rien de oommun avec Ies Zelotes et ce sont ces demiers sans 
doute qui devaient etre hais d'une „haine etemelle" par Ies 
Esseniens, selon l'expression employee dans la R~gle de la 
Communaute34 . 

. VII. Cependant _. ii semble que cette repulsion des Esseniens 
envers Ies Z~lotes est entierement confirmee par une autre source 
historique concemant Ies Esseniens, source 1 1'llÎ dans certains 
aspects ne semhle pas se rattacher a Flavius Josephe ni a Philon. 
En eff et, Saint Hippolyte affirme lui-aussi cette hostilite entre 
Esseniens et Z~lotes , puisirne Ies Esseniens refusaient de frayer 
avec Ies Zelotes „et ne Ies touchent meme pas; s 'ils viennent a 
Ies toucher, ils se lavent aussitot comme s'ils avaient touche un 
&ranger "3 5• 

VIII. Pourtant, de nombreux passages des ~crits essenieru
condamnent Ies doctrines relotes et leur theses fondamentales. 
Outre le fait IJUe tout Essfnien devait jurer en entrant dans cette 
secte de n 'avoir rien de commun avec Ies zelotes et le 
zelotisme36, Flavius Josephe relate cţUe Ies Esseniens, en entrant 
dans leur secte, devaient jurer aussi „de se montrer fideles envers 
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tous, mais surtout envers ceux l(Ui tiennent le pouvoir, car jamais 
l'autorite n 'echoit a un homme sans la volante de Dieu " 3 7. Or, 
ceux qui d~tenaient le pouvoir a cette epo'Jlle , c'etaient Ies 
Romains, que Ies Z~lotes combattaient par Ies armes. Donc Ies 
Esseniens enseignaient de ne pas se revolter contre ceux CJili 
detenaient le pouvoir, le contraire de ce 'flle faisaient Ies Zelotes. 

De meme, nous lisons dans le Document de Oamas, XII, 
2-3: ,.Tout homme en. 1fUi dominent Ies esprits de RHial ei 'fUi 
invite d la revolte doit etre jug~ comme le necromant et le 
devin". Ce passage peut etre interpr~te comme dirige contre Ies 
membres de la secte c:ui se sont revolt~, mais ii peut etre 
interprete aussi · comme visant ceux qui se revoltent contre Ies 
autorites civiles, C, est - a - dire Ies Zelotes el leurs dirigeants. 
D'autres part, selon Philon d'Alexandrie, Ies Esseniens etaient 
pacifistes et ne fabri1uaient jamais d'armes38 ; Flavius Jos~phe 
affirme 1fU 'ils ne portaient pas d'arme s1 ce n 'est lorRqu 'ils 

voyageaient. 
Dans le Document de Damas, XII, 6-8 ii y a aussi un ordre 

donne aux membres de la secte, crui semble etre dirige contre 
toute imitation des Zflotes, en ce sens '{Ue Ies Esseniens devront 
agir exactement a l 'oppose des Z~otes: .,Qu 'on n 'etende pas la 
main pour verser le sang d'un des paiens pour raison d'argent el 
de rapine. De meme, 'fU 'on ne prenne -aucun de lcurs bicns, de 
peur IJll 'ils ne blasphement, cxceptt sur l'ordre de l'association 
d'lsrael·'. Or, c'est justement ce que faisaient Ies Zelote:i, et cettc 
disposition est exactemcnt le contraire des faits et gestes des 
Zelotes contre Ies „paiens" Grecs et Romains. 

Les ,·ole; et Ies rapines des Zelotes sont formellemcnt 
condamnes par Ies Hymnes: ,,L'âme de Ton sen~teur a deteste ... 
la rapine" (Hymnes X, 29-30). Une autre condamnation des 
„brigands" Zelotes se trouve dans Hymnes VI, 20 „Toi, Dieu, Tu 
leur as prescrit pour (leur) bien de (sortir) hors de leurs voies„ 
(de marcher) dans la voie de la saintete ou l'incirconcis, }'impur 
et le brigand ne passent point". 

II nous semble , d'autre 
mentionnent de meme Ies faux 
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Hymnes IV, 9-10, nous lisons: ,,Eux, les interpretes du mensonge 
et les voyants du relâchement ont machine contre moi (des 
machinations) de Belial", ou encore dans les Hymnes IV, 15-16: 
„Ils sont venus te chercher sur la fois des prophetea du 
menaonge, des (prophetes) seduits par des aberrations", et aussi 
dans Hymnes IV, 20: ,,on ne trouv~ra plus (trace) des voyants 

d'aberrations". Mais selon Ies doctrines pharisiennes, exprimees 
dans les trai~s Ies plus anciens de la litterature rabbini'{lle, Ies 
derniers prophetes furent Agee, Malachie et Zacharie (Talmud de 
Babylone, Sanhedrin 11 a; cf. Talmud de Babylone, Baba Bathra 
12 a; Seder Oiam Rabba 30; cf. Flavius Josephe, Contre Apion, 
I, 37-43) et dans le traile de Ben Sira 36, 17-18, l' on prie pour 
que Dieu suscite Ies propheties faites en son nom et 'Jlle des 
prophetes fideles a Dieu puissent paraître, et daru; I. Macchahees 
9,27 ii est fait allusion ă l'absence des prophetes. De la sorle il 
n'y avait pas de faux prophetes, de „voyauts" phari&iens et selon 
nos sources historiqucs il n'y a jarnais eu de fauA. prophetes 
sadduceens. Les Essenicns ont eu des prophetes panni leurs 
membres39, mais dans ce passage des Hy mnes il ne peut pas etrc 
~estion evidemmeut de prophetes essenicns. Cc n'est CfUC Ies 
Zelotes qui curent aussi, a cette epoque, des prophetes parmi leur 
memhre1°. 

De la sorte, il sembk assez probabk que ces faux prophetes, 
ces prophetes d'aberration dont pacient Ies textcs essenicns furent 
des Zelotes et C 'est a eu:..: que font allusion ces passages (pUÎSCJll 'ii 
n 'est pas probable qi1e ce îut une allusion aux prophetei- chretiens., 
<JUi parurent ~ 1me epocruc beaucoup plus tardive). 

li nous semble par la suite que l'on peut dcccler mainte 
allusion polemique contre Ies Zelotes et leur doctrine dans Ies 
ecrits trouves pres de la Mer Morte, ce qui confirme l'hostilite 
profonde des Esseniens contre Ies Zelotes. Une preuve de la haine 
des Zklotes contre Ies Ess~nicns nous est offerte - nous 
semble-t-il - par le massacre des habitants de la petite ville 
d'Engaddi, situee tout pr~s de Qumran, par Ies Z~lotes41 . Or, il 
est vraisemblable 'Jlle ces hahitants d'Engaddi, etant donne la 
proximite de Qumran et de l'etablissement essenien d'Ain Feshka, 
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etaient plus ou moins influences par Ies doctrines esseniennes et 

fuient amis de ces sectateurs. Et cette sympathie pour Ies 
Ess~niens nous semble la seule explication valahle de ce massacre 
commis par Ies Zelotes un jour de îete42 sur des freres de la 
m~me nation et de meme religion et non pas sur des paiens 
grecs, syriens ou romains 43. 

X. Mais cette haine farouche des Zelotes contre Ies 

E~niens semble avoir · eu plutot des motifs politi'fles que -des 
motifs purement religieux. En eff et Ies Zelotes ~taient surtout un 

parti politiqo1e 44 et leurs ennemis devaient etre en princte ceux 
qui admettaient la domination romaine ou la secondaient4 . 

Si Ies Esseiriens euient tellement hais par Ies Z~lotes, c'est 

nous semble-t-il - parce qu 'ils n 'etaient pas hostiles aux 

Romains. Et cette haine des Z~lotes contre Ies E~niens paraît 

~tre un argum~ de plus pour identifier, comme l'a fait notre 

compatriote Constantin Daniel46 - Ies Herodiens des Evangiles 

selon SLMatthieu et St.Marc aux Essiniens, pui."'1--ue Ies Herodiens 

devaient etre profondement hais en tant que lies a Herode le 

· Grand, ce tyran dont la mort fut fetee par un jour consacrţ 
s~cialement a cet heureux evenement 4 7. 

D'autre part, Ies Herodiens en tant que proteges par Herode 

le Grand - ennemi jure des ZHotes qi1 'il tua en grand nombre -

par Ies princes de sa familie et par leurs patrons Ies Romains, 

devaient etre execres par Ies Zelotes, qi1i voyaient en eux Ies 

instruments de la domination rornaine. 
De la sorte, cette haine des Zelotes semble motivee par Ies 

relations des E~niens avec Herode le Grand et Ies princes de sa 
maison - ce CyJi d 'ailleurs Ies fit sumommer par le peuple d 'un 

sobriquet infamant, ,,h~rodiens ", comme ils sont appeles dans Ies 

Evangiles. 
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1. Mat. 22,34; Actes, 23, 7-9. 

2. Voir le discours du pharisien Gamaliel (Actes 5, 34-37) au 
sujet du fondatcur de la secte des Zelotes, Judas le 
Galileen. Aussi, dans Luc 20,22, Marc 12,14 et Mat.22,17 
Ies Pharisiens veulent accuser Jesus d'ctre un ZHote et 
d'enseigner contre le paiement de l'impot du aux autorites 
romaines; donc, a cette q,oque, Ies Pharisiens etaient 
hostiles aux Zclotes. 

3. C'est d'aiUeurs l'accusation portee par Ies dirigeants juifs 
contre J esus devant Pilate., 

4. Anti'(. Jud. XIII, xvi, 2, n° 411. 

5. Jean Cannignac, Les ~lements historirues des Hymnes, dans 
,,Revue de Qumran", t.2, n° 2, pp. 205-222. 

6. Cecil Roth, The Historical Background of the Dead Sea 
Scrolls, Blackwell, Oxford, 195 8. 

7. G.R.Driver, The Judean Scrolls, Blackwell, Oxford, 1965. 

8. C.Roth, Why the Qumran Sect cannot have been Essenes?. 
dans „Revue de Qumran", n° 3, tome 1, fascicule 3, fevr. 
1959, p. 415 sq .,, notamment p. 420. 

9. Les statisti~ues modemes donnent entre 9 et 15 pour 1 OOO. 

1 O. R. de Vaux, L 'archeologie et Ies manuscrits de la Mer 
Morte, London, 1961, p. 37 sei., 45, 69 et passim. 

11. Kathleen Kenyon, Digging up J ericho. Results of the J ericho 
Excavations, 1952-1956, New York, 1957. 

12. Yigael Yadin, The Excavations of Massada. Preliminary 
Report, dans „Israel Exploration Journal", Vot 13, n° 1-2, 
1963, pp. 1-126, passim. 

13. Hans K9_smala, Hebrâ'er-Essener-Christen. Studien zur 
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Vorgeschichte der frilhchristlichen VerkQndigung, Leiden, 
Brill, 1959, p. 91: .,Das Fehlen des Namenl. Elias in der 
Sektenliteratur hat gewiss seine Griinde". 

14. M. Hengel, Die Zeloten, Leiden, 1961_. passim, cf. note 40. 

15. C.Roth, dans ,Journal of Semitic Studies", IV, pp. 335-336. 

16. AntÎ9. lud., XVIII, i, 6, 23. 

17. J.Van Goudocver, Biblica/ Calendars, Brill, Leiden 2nd ed., 
1961, pp. 62, 193; A. Jaubert, La date de la C~ne, Paris, 
1957; Id., Aperfus sur le calendrier de Qumran, dans La 
secte de Qumran et Ies origines du christianisme (Recherches 
Bibli~ues, IV), Descl~e de Brouwer, 1959, pp. 113 ss. 

18. Pline l' Ancien, Naturalis Historia, V, 17, 73J J.T.Milik, Dix 
ans de dScouvertes dans le dlsert de ]uda, Les Editions du 
Cerf, Paris, 1957, p. 40. 

19. Constantin Daniel, ,.Faux prophetes", surnom des Esseniens 
dans le Sermon sur la ltfontagne, dans „Revue de Qumran", 
n° 25, t. 7, fasc. 1, pp. 43-79. 

20. Anti9. lud., II, xiii, 6, 264-266. 

21. Bell lud., II, viii, 4, 57; Antif. lud., XX. viii, 6, 167. 

22. BelL lud., LV, iii, 4, I 38. 

23. Anti9- Jud., XX, v, 1, 98; ibid., 2, 102; ibid., viii, 6, 167; 
ibid.; ibicL, viii, 10, 186; ibid., XX, iv, 2, 102. 

24. Anti9. Jud., XVII, X, 4-8. 

25. •.,Patrioten'' die beim Volke „Eiferer", .,Zeloten", bei drn 
RBmern aber „Rlluber" geheissen • (Simon Dubnow, 
Weltgeschichte des jiidischen Volkes, Berlin, 1925, Bd. II, p. 
412). 

26. Bell lud., II, viii, 4, 125. 
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27. Vide supra. 

28. Bell. lud., IV, iii, 3, 135; ibid., IV, iii, 4, 138; Antif. lud., 
XVII, X, 8, 285 SCf, 

29. ). r;, a T iii \I , Philon d' Alexandrie,De vita contemplativa, 24. 

30. BelL lud., II, viii, 142. 

31. I. Hahn, Zwei dunkle Stellen im Josephus: Bellum 
Judaicum, VI, 311 und II, 142, dans „Acta Orientalia 
Academiae Scientiarum Hungaricae", t. XIV, fasc. I, 1962, 
pp. 131-138. De meme Istvan Hahn, ]osephus und die 
Eschatologie von Qumran, dans Qumran Probleme, Berlin, 
1963, p. 184; Edmund F.Sutcliffe, The Monks of Qumran, 
London, 1960, p. 273; G.Vermes, ,Journal of Durham 
University", 1960, p. 109, <f'.li montre aussi ,uc ce passage 
de Bell. lud., II, viii, 7, 142 signifie „reniement du 
z~lotisme". L'article de G.Vermes ne nous a pas cte 
accessible. 

32. Bell. lud., II, viii, 141. 

33. A ce sujet, cf. aussi Const. Daniel, Les „Hbodiens" du 
Nouveau Testament sont-ils des Ess~iens?, dans „Revue de 
Qumran", t.6, fasc. 1, n° 21, pp. 31-45. 

34. Regie de la Communautt!, IX, 21-22. 

35. St. Hippolyte, Philosophumena, Migne, P.G., voi. 163, col. 
3403. 

36. Vide supra. 

37. BelL Jud., II, vii, 140. 

38. Philon d' Alexandrie, Apologie des ]uifs, citee in extenso par 
Euscbe, Praeparatio Evangelica, VIII, xi. 

39. Constantin Daniel, ,,Faux prophJtes'~ surnom des Esseniens 
dans le Sermon sur la Montagne, dans la „Revue de 
Qum.ran", t. 7, fasc.1, n° 25, pp. 45-79. 
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40. Sous le procurateur Cuspius Fadus (44-46 de n.~.) apparaît 
un faux prophete z~lote, Teudas, CJUi affirmait ctre quelljU'un 
(Actes, 5,36) et qui selon Flavius Josephe etait un charlatan. 
(Antif. ltid. XX, v, 1, 97-99). Sous le procurateur Antonius 
Felix (52-60 de n.e.) le nombre de ces prophetes imposteurs 
et charlatans augmenta beaucoup (Bell.Jud., II, xiii, 4, 
259-260 ; Anti'/. Jud. XX, viii, 6-167). 
Un juif d'Egypte, qui af_firmait etre prophete (Antir. Jud. 
XX, viii, 6, 169; Bell Jud .. , II, xiii, 5, 261; Actes 21, 38) 
reunit un nombre de qi.iatre mille sicaires, donc de relotes, 
dans le desert. Sous la procurature de Porcius Festus (60-62 
de n.e.) un nouvel imposteur zelote promettait le salut et la 
fin de tous Ies maux (Antif. Jud., XX, viii, 10, 188). II est 
certain 'fUC Ies Zelotes curent ces prophetes parmi leurs 
membres et l'on peut affinner d'une maniere certaine que 
ces faux prophetes zelotes existaient des le commencemeilt 
du . mouvement zelote, au debut du regne d'Herode le Grand 
(v. ~ ce sujet aussi Martin Hengel, Die Zeloten. 
Untersuchungen zur jiidischen Freiheitsbewegung m der Zeit 
Herodes J bis -70 n.Ch., Leiden u. Koln, 1961, p. 235 sg.). 

41. Bell Jud., IV, vii, 402-404: ,,Pendant la flte des azymes ... 
Ies brigands dejouant a la faveur de la nuit toute 
surveillance, firent une descente sur la petite ville d'Engaddi. 
Ceux des habitants 'l'.li auraient pu Ies repousser n'eurent 
pas le temps de prendre Ies armes et de se grouper, mais 
furent disperses et chasses de la ville; 4r1ant a ceux ~ui ne 
pouvaient fuir, femmes et enfants, ils furent massacres au 
nombre de plus de sept cent". 

42. II semble de meme ~e Jesus ait fait allusion aux attaques 
des Zelotes contre le:. Esseniens dans Mat. 12, 29 (cf. aussi 
Luc. 11,21 et Marc, 3,27) lorslfV'il dit: .,Et comment 
11-1el~'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort 
et piller son bien, s'il n'avait pas auparavant lie cet homme 
fort"? Or, .,fort", .,puissant"' se dit en arameen et en 
hebreu hason (HSN), et selon St.Epiphane • E c, an V o S 
a comme etymologie ce terme, puislJU'il signifie en 
grec a T l, B Cl p o V ( y l \I o ~ ), ce Cf.li traduit en hebreu ou 
arameen serait hason (HSN), cf. St.Ephiphane, Panarion, 
liber I, tomus VI haeresis iudaismi, ordo XIX „Contra 
osseos", Berolini, ap. A.Asher et socios, 1859, pp. 94-95. 
Donc, il semble ,u.e le Christ fait mention des attaques des 
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Zelotes contre les Esseniens. Les Zclotes etaient les sculs 
gens qu.i pouvaient atta~cr des hommes „forts", donc des 
puissants a cette €pOIJUe, 

43. Il se peut que les Zclotes aicnt r~ussi, apres la r~olte de 
66 de n.t, de s'emparer des tdifices de Qumran, puisque 
nous lisons dans Flavius Josephe (vide supra) cţu'ils 
attat;Uerent la ville d'Engaddi, tout prc:s de Qumran. De la 
sorte les Romains eurent A s'emparer pendant la guerre de 
66-70 des &iifices de Qumran o~ s'etaient retranch~s les 
Zelotes et non pas les Esscniens. 

44. Flavius Josephe affirrne cJU'ils suivaient les memcs doctrines 
thcologiques ~ue les Pharisicns, mais qu'ils se difflrenciai,ent 
seulemcnt par le fait cr1'ils ne voulaient pas admettre la 
domination romaine du Ccsar (Anti'!. lud., XVIII, 1, 6). 

45. Bell lud., II, viii, I. 

46. Const. Daniel, Les „Hbodiens" du Nouveau Testament 
sont-ils des Esslniens?, dans „Rcvue de Qumran", t.6, fasc. 
1, n° 21, pp. 31-53; Id., Les Esseniens et ceux :;ui sont 
dans ies maisons des rois, dans „ Rcvue de Qumran", t.6, 
fasc. 2, n° 22, pp. 261-277; Id., Nouveaux arguments en 
faveur de l'identitl des Esslniens et des Herodiens, dans 
.,Rcvue de Qurnran", t. 7, fasc. 3, n° 27, pp. 397-402. 

47. L' anniversaire de la mort d'Hirode le Grand fut consacr~ 
par une fete religieuse et populaire, dans la premiere 
quinzaine du mois de Nisan. Cf. H. Cohen, Les Pharisiens, 
Paris, 1877, t. I, p. 374. 
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L'INFLUENCE ORIENTALE SUR LA LANGUE ROlTMAINE 
(Questions de methode) 

par Cicerone Poghirc 

1. Du faif de sa position geographi~ue - au bout de cet 
1mmcnse couloir des steppes nord-ponti1f1Jes '{lli rattachent 
l'Europe au Cauc-.ase et a l'Asie Centrale et relie a l'Asie Mineure 

tant par voies de terre 'llle par mer - le territoire de notre pays 

a constitui depuis Ies temps Ies plus recuMs une veritahle pla"'1e 
tournante dans Ies relations Orient-Occident l. Ce fait a laisse des 

empreintes profondes dans l'histoire, la civilisation, la culture et la 

langue roumaines, signal~es par de nombreux chercheurs dans des 
~tudes particulieres, mais non encore recueillies dans un vrai 

ouvrage de synthese. 
1. 1. Le seul essai de synthese, le celebre ouvrage de Lazăr 

~ăineanu2, est un effet, en depit de ses merites incontestahles, 
non une ~tude de tous Ies elements orientaux de notre langue, 
mais seulement celle de l'influence turiyue-osmanlie, que l'auteur 
considerait "la seule influence orientale durahle et appreciahle „3_ 
II niait l'influence pre-ottomane, tant celle des Avares iyue celle 
des Comans et Petchenegues, reduisait l'influence tatare a un 
phenomene dialectal et ignorait totalement toute autre influence 
orientale non turiyue. En vrai positiviste neo-grammamen, 
Şăineanu limitait ă ses moyens propres de connaissance et a ceux 
de l'epoiyue une realit~ linguistilf'le, a vrai dire, tres compli<p1ee et 
difficile a definir avec Ies possibilites d'alors, mais evidem.ment 
beauooup plus vaste, resultant, au moins oomme principe, ne 

fut-ce <yUe des donn~es histori'llles incontestables· sur nos relations 
certaines avec Ies peuples orientaux a diverses epo111es. 
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1.2. Les emprunts au turc ottoman constituent, sans doute, 
la plus importante influence orientale, mais elle n 'est pas de loin 
la seule, et sous le rapport chronologiCfUe elle este la plus recente. 
Le maître de Şăineanu, B.P.Hasdeu, avait decele dans ses travaux 
aussi la trace d'autres influences orientales. - iraniennes, 
armeniennes et tsiganes - et dans le cadre de l'influence turque ii 
avait insiste sur le fait que le roumain devait posseder aussi des 
elements turcs anterieurs aux emprunts ottomans ( et diffe'rents de 
ceux-ci par leur caractere archaiCfUe, pastoral et dialectal)4. Dans 
la periode de "L'influence orientale", Şăineanu se trouvait dans 
une disposition anti-Hasdeu, mais des recherches ulterieures allaient 
donner raison a celui-ci et se situer, ffit-ce involontairement, sur 
Ies pistes tracees par lui. 

1.3. Les progres realises apres l'ouvrage ele Şăin1:anu, surtout 
aux derni~res decennies, nous autorisent, pensons-nous, a tenter de 

dHimiter Ies domaines et d'es'Jllisser Ies problemes de la recherche 
et Ies methodes ~ suivre en vue d'approfondir l'etude de 
l'influence orientale avant une nouvelle synthese, vraiment 
generale, c,ui depasse, evidemment, Ies possibilites de l'auteur de 
ces lignes et cellei, d'un seul homme ~n general. 

2. La recherche sur l'i n f I u e n c e t u r 'l u e en roumain 

remonte a proprement parler a O.Cantemir, qui a indi~e l'origine 
tunyue de beaucoup de mots et de noms propres5 . Dans une 
periode ou la linguisti~e s'etait depuis longtemps constituee 
comme science, Ies elements turcs de notre langue ont ete etudies 
d'abord par R.Roesler6, avec des erreurs sur les"1elles ont attire 
l'attention surtout B.P.Hascl.eu el M.Gaster 7. Les memes elements 
ont ete traites ulterieurement par A.Cihac8 el peu apres par 
Fr.Mi.klosich 9. Une annee plus tard paraissait a Bucarest la these 
de L. Şăineanu, 1'1 'il devail reprendre ensuite pour la refondre et 
compleler. Toutes ces recherches avaient depii,te environ 1500 
elemenls turcs en roumain, mais consid&aient comme leur seule 
source le turc ottoman. Dans son rapport au VII-eme Congres des 
orientalistes (oct. 1886), B.P.Hascl.eulO, sans entrer dans Ies 
details, attirait l'attention sur "la chronologie et la geographie du 
mot", c'est-a-dire sur le temps et le· lieu de ~netration, en 
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de mandant de faire distinction entre "turc et turc", c 'est-a-dire 
entre Ies divers langues et dialectes turcs qui ont constitue au 
cours du temps des sources d'emprunt du roumain. C'est encore . 
lui 1',lÎ attirait l'attention sur la faihle circulation de beaucoup des 

emprunts turcs signale's par ses predecesseurs. En depit de ces 
recommandations, Ies complements apportes quel:;•JeS annees plus 
tard par W.Rudowll signifiaient, en fait, un pas en arriere en ce 

'llli concerne la methode scientifique. 
2.1. La synthese de tous ces travaux a ete foumie par Ies 

deux volumes de "L'influence orientale" de L.Şăineanul2. La 
superiorite des recherches de celui-ci consiste dans l'utilisation A 
profusion des sources de la litterature roumaine ancienne pour 

eclaircir l'histoire des elements turcs en roumain, ainsi 'l°e dans 

une plus grande rigueur touchant )'aspect phonetil{lle de 

l'etymologie, souvent neglige par certains de ses predecesseurs. 

Malheureusement, cependant, a ce moment-la l'histoire de la 

langue tur'ţlle, comme celle des autres langues de la familie 

tur'llle, et surtout la connaissance des dialectes turcs, etaient tres 

approximatives, ce <ţUi a empeche Şăineanu de realiser Ies 
desiderata et Ies suggestions de Hasdeu. Mais au lieu de 

reconnaître l'ahsence de moyens scienti61fUeS pour la realisation 
des dits desiderata, Ş ăineanu se croyait autorise a affirmer lflle 

"l'hypotMse sur l'existence en roumain d'elements pre-osmanlis 
(avars, petchenegues, comans, mongols) n'a ete encore confirm~e 
par aucun fait irrefutable"l3, 

2.2. L'ouvrage de Şăineanu est demeure ju~111 •a ce jour, 
pour ceux 'fUÎ s'occupent de l'influence lurlflle, )'instrument 
fondamental, "la Bihle des elements orientaux en roumain ", 
suivant l'expression de V.Boerea. Dans la premiere periode apr~s 
la parution de l'ouvrage, Ies contributions turcologjl{Ues roumaines 

n'ont d'ailleurs ete con<tues lflle comme de simples complements 
au travail de Şăineanu. L'ouvrage de T.Lobel avait par npport A 

celui de Şăineanu l'avantage de la connaissance de la langue 

tur'flle parlee, parfois meme dans ses aspecta dialectaux, outre le 

depistage de certains mots "'1e Şăineanu n'avait pas pris en 
considerationl4. Les recherches de V.Bo~ea apportaient une 
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largeur de vue, une precision de methode et une richesse d 'idees 
rarement rencontrees15. Beaucoup d'annees plus tard, Al.Graur, 

membre de l'Academie, devait concevoir ses nouvelles etymologies 
comme de simples additions au travail de Şăineanul6. Certaines 

pr~cisions et complements ont ete apportbi aussi dans I• 
remarquable dictionnaire de Tiktin, tandis que Ies elements turcs 

du macedo-roumain ont ete recueillis par G.Pascul7. Parmi ces 

travaux scientifiques s&ieux, l'ouvrage de G. Popescu-Ciocănel 

represente un recul en ce 'fllÎ concerne la methode, bien 'lll'il 
attirât l'attention sur la necessite de considerer l'influence 

orientale sur le roumain dans un plan plus large qi1e celui des 
langues de la famille tur.yue18_ 

2.3. L'apport le plus important, apres la seconde guerre 

mondiale, a la connaissance des elements turcs dţ la langue 

roumaine est sa.ns conteste celui de Vladimir Drimba. Marchant 

sur Ies traces de P.Papahagi et L.Spitzer19, Vl.Drimba a signale 

d'abord une serie de parallelismes phraseologi~es 
turco-roumains, 20 a apporte de nouvelles contributions a la 

connaissance des emprunts turcs dans Ies dialectes 
sud-danubiens21, et suivant une direction signalee deja par 
Fr.Milosich22 il s'est occupe, comme aussi I.Matei23, des mots 

roumains penetres en turc24. Ses recherches ulterieures concernant 

Ies dialectes turcs et tatars de la Dobroudja, ainsi !fi.le la position 
linguistique d'autres idiomes de la familie turque (en premier lieu 
la langue comane), poursui\.-ent, outre leur dessein intrinse':flle, 
turcologi!flle, la preparation des fondements d'une nouvelle 

consideration des elements turcs de la langue roumaine. 
2.4. Panni d'autres contrihutions plus r~centes25 a l'etude 

de l'influence tur'1ue en roumain, merite d'@tre signale le livre de 

H.F. Wendt26, en premier lieu pour son essai d'entrep~endre une 

suite chronologi'l°e et une disposition geographitfie des elements 

turcs, en distinguant des mots ottomans Ies mots 

cornano-petchenegues, tatars de Crimee et kiptchak.s, 810SI <file Ies 

elements dialectaux. L'information reduite de l'auteur sur Ies 

dialectes de la famille tur-:r1e et turc, tout comme le peu de 

siirete 'fle montre sa methode font cependant manquer de 
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fondement scientifi"1e la majorite de ses apports, qui representent 

tout au plus des suggistions, devant etre precisees par Ies 
chercheurs verses en la matiere, et aucunement des conclusions. 

valables pour des demonstrations linguistiques ou historiques 

ulterieures27 

2.5. Un domaine qui a connu un nouveau developpement 

est celui de l'onomasti!Jl.le. A de rares exceptions pres, 

l'onomastique d'origine turque n 'avait pas fait l'objet de recherches 

sp~ciales, n 'etant mentionnee qu "incidemment dans des ouvra~es 

generaux d'onomasli<flle ou d'histoire roumaines28. Des problemes 

generaux de la. toponymie turque en Roumaine ont ete traites 

premierement par A. Decei29, la toponymie petchenego-comane de 

Valachie par I.Conea et I.Donat30 el Ies hyd:-onymes rl'origine 

turque ( en premier lieu ceux de la Dobroudja) ont ete recueillis 

par l'auteur de ces lignes31. Des observations et des donnees 

interessantes se trouvent aussi dans Ies travaux de N.D. Ra.evski32 

et A Eremia33. 

2.6. Une d.istinction essentielle CJUÎ s'impose dans le domaine 

des toponymes derives de langues de la familie turque est la 
suivante: l'existence de toponymes tels gue Peceneaga, Picineagul, 
Comana, Tătaru, Tătăru1, uzunu~ Valea Turcului, etc. atteste 

indubitablement la presence dans Ies regions en IJUCStion de 
populations ou d'individus d'origine turque h une epoque plus 
reculee, mais c~ toponymes certifient a la fois la presence des 

Roumains aupres d'eux, ces noms etant crees de toute evidence 

par des Roumains. En meme temps, comme E.Petrovici l'a 

demontre pour Ies toponymes slaves, ceux provenant de mots 

turcs re~us en roumain, tels ~e Cupuzu, Dudu, Odaia, etc. ne 
prouvent d'aucune maniere la presence de Turcs aux lieux 

respectifs, ces toponymes pouvant etre cre~s par Ies Roumains 
meme a une epoque tres recente34. 

3. Les problemes fondamentaux 'fi.li se posent A la recherche 

actuelle concemant l'influence des langues de la familie turque sur 

le roumain nous _ semhlent etre Ies suivants. Le plus important 

consiste, sans aucun doute, dans la differenciation geographi'Jlle et 

chronologi'flle de ces eM'ments35. Les elements turcs et osmanlis 
H.2 
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proprement dits sont certes Ies plus nomhreux. mais aussi Ies plus 

recents, et c'est justement par IA, ainsi que du fait CJUC le turc 
ottoman est la mieux connue des langues de la familie tur:pie, 

~e leur identification est la plus ais~e. Leur depistage ne saurait 
cependant se limiter desormais au turc ottoman litteraire, etant 

necessaire l'utilisation de tous let: recueil1- et etudes de 

dialectologie turlfl)e publies ces demiers temps, en premier lieu de 

ce11x concernant Ies Balkans et specialement la Dohroudja. En 

second lieu est re<r.1ise la chronologie, au moins relative, de ces 

elements36, car la domination ~1e dans Ies Pays Roumains a 

dure pres'flle 500 ans, periode durant la"1elle tant la langue 

roumaine ~e le turc ont evolue considerahlement. 
3.1. La delimitation des elements pre-ottomans, 

petch~nego-comans et tatars est ahsolument necessaire. 11 est vrai 
':fl.le Ies moyens pour realiser ce souhait sont insuffisants, nos 
connaissances sur ces langues (a l'exception du tatar) etant tout a 
fait prfcaires. ~tant donnl tant l'absence de donnees objectives, 

que parfois la faihle differenciation entre Ies divers dialectes de la 

familie turque, l'attribution avec certitude d'un mot a l'un ou a 
l'autre de ces dialectes n'est pas chose aisee.37 

3. 1. 1. A def aut de preuves lin,.,auisti~es, ii faut cependant 

avoir recours aux criteres histOrÎCJUeS et sociaux, 'flli nous 

indilfllent souvent le domaine ou de tels elements doivent etre 

cherches. Hasdeu avait sans doute raison, lorsqu 'ii affirmait ~e Ies 

termes pastoraux d'origine tur'ţlle, vieux en date et de diffusion 

generale (tels CJUe cioban, odaie, etc.) de,·aient etre attrihues a ces 

populations et non aux Turcs ottomans38. De meme, ii est 

plausible que certains termes appartenant aux langues de la familie 

tur"1,Je, se rapportant a des relations sociales tres anciennes, 

appartiennent aussi aux Petchenegues ou aux Comans, vu le role 

'flle ceux-la ont jou~ dans la constitution de formation d'ttat sur 

le territoire de notre pays. 
3.1.2. L'importance de cet Sement ressort aussi du fait <JUe 

Ies PetcMn~gues, Ies Comans et Ies Ouzes sont Ies seules 

populations d'origine lurlflle39 qui, apres avoir hahite plusieurs 

si~les durant sur notre territoire, ont ete completement assimilees 

par la population roumaine, ce CfUÎ ne saurait ne pas avoir laisse 
des traces d'ordre linguisti'Jlle40. Rien de semhahle ne peut etre 
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constate a propos du turc ottoman, a l'exception de ,uel~es 
zones restreintes de bilinguisme turco-roumain dans la Dobroudja, 
ou cependant Ies deux populations continuent de coexister encore 
de nos jours. II serait d'ailleurs etrange ~e la langue roumaine 
pos.sedât un nornbre important de toponymes petchenego-comans 
(sur les,uels Ies chercheurs sont en general d'accord), mais ne 
comprit aucun mot de cette origine dans le parler commun. 

3.2.0. Une distinction important.I a {aire dans le champ des 
emprunts turcs en roumain est celle, indiqnee par Hasdeu, entre 
Ies termes populaires de circulation generale dans la langue et la 
terminologie techniq,1e-administrative ou de civilisation specifi,,,_.e 
turque, limitee - en general aux couches sociales superieures et 

parfois pres'f'le wii:ruement a la langue de la chancellerie et des 
documents. 

3.3. En fonction de cela, ii Caut considerer avec plus 
d'attention Ies vo1es de ~n~tration des elements turcs en 
roumain. Outre une influence des milieux instruits et une autre 

populaire, donc dialectale, ii Caut envisager aussi la possibilite de 
certains emprunts indirects, par le grec ou le bulgare, parfois 

meme par le serbo-croate. En eff et, de meme 'fUe Ies langues 
slaves meridionales ont ~ti avec certitude vehicules d'elements 
grecs en roumain, elles ont pu tout aussi bien, pour le moins 
faciliter l'amprunt de mots turcs en roumain41, meme si elles 
n 'ont pas constitue la seule voie de penetration. 

3.3.1. Cela est d'autant plus valahle pour la possibilite d'une 
filiere greclflle de penetration des mots turcs en roumain, attendu 
'f'Je l'administration tur'f'Je a employe souvent (surtout durant la 
periode phanariote) des fonctionnaires grecs dans Ies Pays 
Roumains. Le riche repertoire des mots phanariotes de la langue 
roumaine dresse par L. G!ldi pourrait sans doute etre augmente 
de tels mots turcs venus par Ies Phanariotes. 

3.3.2. La connaissance des el~ments turcs des langues slaves 
meridionales et des langues balkanitJUes en general a IIW":,Ue ces 
demiers temps des progres remarCJUahles, dont ii faut ahsolument 
tenir compte42. Meme dans le cas d'emprunts J)1ll'alleles, et tout a 
fait inMpendants; de mots turcs dans le roumain et dans Ies 
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langues balkani-:,ues, la simple comparaison peut souvent etre utile 
pour eclaircir des particularit6s phonetÎ1fUeS, semanti:ries ou 
concemant la circulation des mots, Ies voies de penetration, etc. 

3.4. 11 ne faut pas perdre de vue lflle la langue turque a ete 
A son t.our un intermediaire pour la transmission de mots et 
notions provenant d'autres civilisations, en premier lieu de l'arabe, 
du persan et du grec. Deja Demetre Cantemir distinguait dans ses 
listes Ies mots turcs proprement elite, des mots "maure8'f'le8" 
(arabea) ou "agemis" (persans)43. A premiere vue, l'origine plus 
lointaine de ces mots semblerait dfpourvue d"mteret, car pour le 
roumain ils proviennent du turc et non de l'arabe ou du 
persan44. Toutefois, Alexandre Graur constatait ii y a vingt 
ans45cyue la majorite des mots turcs du fonds principaJ de la 

langue roumaine etaient a l'origine arabes ou persane, ce mii ne 
manque pas d'int~ret pour le caractere de la civilii;i;tion ,.;ie Ies 
Turcs apportaient avec eux. Quel,ues observations de T .Lobel et 
G.Popescu-Ciocănel, mais particulittement Ies recentes etudes de 
N.Dobrişan46 ont montre que la prise en consideration du 
lointain etymon arabe presentait une certaine importance: la 
forme ou le sens du mot en roumain sont parfois plus proches 
de l'arabe lflle du turc ottoman litteraire, ce qui ne prouve 
evidepiment pas un emprunt direct de l'arabe, mais attire notre 
attention sur le fait !file ce n'est pas en roumain que le 
changement est intervenu, mais dans le turc ottoman, et 'fUe 
l'adoption du mot dans le roumain s'est operee a travers un 
dialecte ou ă. une ~po!JUe ou la forme arabe etait mieux 
conservee. Une &ude similaire serait a faire egalement a propos 
des elements turcs d'origine persane, Ies resultats escomptes devant 
etre manif estement pareils4 7. 

3.4.1. S'il est vrai "'1 'ii n 'y a pas de mots penetres 
directement de l'arabe ou du persan en roumain (au moins 
jusqu 'a notre epotp.1e, oo de puissants contacte directe ont ete 
&.ablis avec ces pays), l'assertion de Şiineanu ~e "la langue 
roumaine ne connaît pas un seul mot arabe ou persan .:yui ne soit 
~ d'abord par la filitte ottomane" ne correspond pas Îl la 
verite, car certains mots arabes nous sont parvenus par la filiere 
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occidentale. Tels sont, par exemple, Ies termes ecientifiques 
d'origine arabe (alchimie, alcool, cifră, zero, etc.) et autres 
notions de civilisation. Parfois le meme terme arabe ee retroave 
en roumain avec des formes el des sens diven, en fonction de la 
voie '(O 'ii a empruntee, le turc ou le franc;ais, comme serait 
magazin et magazie. C'est pourquoi une etude comme celle de 
V.Buescu sur Ies concordances turco-arabea en roumain et en 
portugais ne nous semble nullement denuee d„mteret48. lTne ftude 
.sur Ies elements orientaux penetres en roumain par l'Occident 
presente non Belilement un interet s~cial, mais l'etude du mode 
dont Ies autres langues romanes ont adapte des mots d'origine 
arabe ou turque a leur structure propre est particulierement 
fructueuse pour Ies recherches roumaines49. 

3.4.2. L 'importance de l'apport de l'etymon lointain dans 
I' etahlissement de I' etymologie directe este patente, a ce CfU '"tl 
ressort des faits presentes ci-de86US. Il est pour le moins etrange 
CJlle, lorscrue l'on constate avec certitude CfUe certaines oeuvres 
litteraires, pour parvenir de l'lnde en Roumanie, sont passees par 
'{Wltre ou cinq intermediaires (persan, arabe, grec, turc, slavon), 
l'etymologie soit reduite a la seule demiere source, specialement 
lo111que BOD etabliseement presente des difficultes manifestes. 

4. Nonobstant l'importance dans la langue roumaine des 
elements provenant des idiomes du groupe turc, l'influence 
orientale, comme on vient de le rnontrer, est loin de se limiter a 
ceux-c1. 

4.1. La plus ancienne des autres influences orientales est 

certainement l'i n f I u e n ce ir ani e n ne, manifestee tant dans 
le lexicrue 'file dans la toponymie. Signalee premierement par 
B.P.HasdeuSO, elle a ete ulte'rieurement approfondie par 
O.Densusianu5l et V.Pârvan52, et reprise ansuite par A. Rosetti53 

et plus recemment par nous-meme, dans UD utkle ou nous 
exposions Ies difficultes <t'le souleve son etude54. En v~rite, outre 
la duree enorme de la periode pendant laCfUelle l'influence 
iranienne s'est exercee (au moine depuie le V-eme •le av.n.e. 
jw>'f'le vers la fin du 1-er millenaire de _n.e~), laps de temps 
duquel on poMede trop peu de donnees sur la langue des 
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populations de notre pays, une difficulte dans l'etahlissement de 
ces elements consiste dans l'affinite evidente de la langue des 
Daco-G~tes avec Ies langues iraniennes55, d'ou la possibilite de Ies 
confondre, une autre decoule de l'eventualite de certains 
intermediaires (du groupe turc, ou meme des Slaves) pour 
:p.aehyues-uns de ces elemente. Seule une ltude approfondie des 
langues et des dialectes iraniens, dans le genre de celle 
commen~ par A.Riza56, pourra faire avancer cet important 
domaine de recherche, soit en d~lant dans certains cas la 
veritahle · origine, iranienne, de mots tenus jusqu ici pour etre de 
provenance tur'flle, ou bien en nous aidant a depister d'autres 
mots thraco-daces dans la langue roumaine. 

4.2. La presence d 'une population armenienne dans notre 
pays d~ja depuis Ies premiere siecles de ce millenaire pose comme 
de juste le probleme des rapports linguistic.pies roumaa"°o-armeniens. 
Si l'on prend en consideration le role des Armeniens dans 
l'histoire de la \foldavie et de la Transylvanie a certaines e'poques, 
ainsi que l'influence armenienne sur l'architecture roumaine, ces 
relations linguistiques ne sauraient aucunement etre negligees57. II 
faut cependant observer Cf!Ie Ies relations respectives ont ete 
envisagees jusqu 'a present pres~e exclusivement sous un seul 
aspect: celui de l'influence roumaine sur la langue des Armeniens 
de notre pays58. 

4.2. 1. Quant a l'i n f I u e n c e a r m e n i e n n e sur le 
roumain, elle n 'a ~te etudiee "°e dans le dornaine de la 
toponymie. Le vocahulaire des dialectes roumains des regions a 
presence armenienne prolongee ne saurait cependant ne pas 
contenir des emprunts armeniens. Proposons un seul exemple: le 
gl088aire dialectal resulte des en'f'Uetes menees dans Ies valMes de 
la Bistriţa, de la Moldova et de la Suceava signalent le mot aiţ 
"cri par leguel on ~loigne Ies chevres", laisse sans etymologie par 
Ies auteurs59; en fait c'est le mot ~nien signifiant "chevre". 
Si l'on fait ressortir encore l'importance de la langue armenienne 
pour le d~pistage des elemente de substrat de la langue roumaine, 
ainsi <J'le le role des Armeniens comme intennediaires possibles de 
certains mots orientaux, la nkessite' d'approfondir l'~tude des 
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relations linguisticfues roumano-armeniennes est mdente60. 
4.3. Pour finir, un chapitre non negligeable de )'influence 

orientale en rournain est forme par Ies mots d'origine t s i g an e. 
Ce dornaine doit solliciter l'attention, ne serait-ce que du fait que 
Ies Tsiganes sont mentionnes sur notre territoire d~ja des la fin 
du XIV-e siecle. Leur presence dans DOS contrees a su.scite 
l'interet de plusieurs chercheurs, mais le cote linguistic,ue des 
relations n'a etc pris en consideration que fort tard. Al.Graur a 
releve dans une serie d'etudes6l la presence massive de mots 
tsiganes dans l'argot rournain62. A presq,.i 'un demi siecle de 
distance depuis la parution de ces etudes, on peut constater que 
~el~es uns de· ces termes ont penetre' au moins dans le langage 
fa milier63, sinon ( encore) dans la langue litteraire. L 'etude des 
parlers tsiganes de notre pays, maheureusement negligee ces 
demiers temps, tirera sans doute au jour encore d'autres faits 
dignes d 'interet. 

4.3.1. Un aspect completement laisse de ·cote jusqu'a present 
est celui des emprunts faits au roumain par Ies parlers tsiganes64 
non seulement par ceux de notre territoire, mais aussi d 'autres 
pays. Comme l'on sait, Ies Tsiganes ont adopte des mots de 
presllle partout ou ils ont erre, de sorte que leurs peregrinations 
histori~es peuvent etre souvent reconstituees grâce aux emprunts 
faits aux langues des pays traverses. Ainsi, Miklosich signalait ii y 
a un siecle des mots rournains commecer (nom). iert, lume, plai 

jusque chez Ies Tsiganes d'Espagne65. lîn simple sondage dans 
l'ouvrage de A.P.Barannikov sur Ies dialectes tsiganes de l'Ukraine 
et de la Russie m~ridionale66 nous a offert la surprise des mots 
roumains suivants adoptes par ces dialectes: mal (p.30), lungo 

(p.35), truna "cercueil" (p.35), vineto "bleu" (p.35), biyato 

"gar~on" (p.48), pe (prep., p.49), bokhatar "cuisinier" (p.50), mai 
(adv., p.51), harmwari "etalon", hamo "harnais", hirtiya "papier" 
(p.53), tsimponiya "comemuse" (p.60), &imbure "pepin, noyau" 
(p.63), rvart~ "tres, fort" (p.65), etc. 

4.3.2. Rappelons, egalement, le role des Tsiganes comme 
vehicule de certains elements de culture et de mythes 
populaires67 et donc des termes s'y rapportant, fait signale deja 

118 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



par Bogrea68, mais insuffisammenl etudie jUS'f'.l'a p~nt. 
4.4. Relevons un demier probleme important, celui de la 

~nitralion dans la langue roumaine des noros historiques, 
geographi!JUeS el des nolions orientales de la source la plus 

l ' 69 C ' ' · ' ' ' da 1 . . ' d recu ee . ette penetrallon s est operee, ns a m&Jonte es cas, 
au debut par des intermediaires et souvent par une longue file 
d'intermMiaires. Beaucoup des notions en question sont arrivees 
en roumain d'abord par le slavon, puis par le ~rrec, plus 

recemmenl par le fran~is, l'allemand et l'anglais, et a present par 
contact direct. L'etude des mols respectifs, des diverses formes et 

valeurs :JO 'ils ont acquises, a commencer par Ies plus anciens 
textes roumains el jus'fU 'a present, servirait d 'une part a preciser 
l'hisloire de l'evolulion culturelle des Roumains, et d'autre part a 
eclaircir l'etymologie des mots en ({Uestion en roumain:19. 

4.5. Enfin, le probleme de l'ortographe et de la 
prononciation des noms orientaux dans le roumain act uel presen te 
une importance theorique et prati~e qui, pensons-nou ~. n 'echappe 
a personne. Etant donne Ies riomhreuses inexactitudes d variations 
dans la graphie des mots orientaux, du~s a 11x sources 
d'information differentes, fluctuations qui deroutent ii- public, Ies 
preciser par des moyens scientifiques s 'impose avec ne< essitt 7o 

5. L 'expose des faits signales ci-dessus ne pouvait 
necessairement etre que sommaire. II est neanmoins susceptible, 
pensons-nous, de faire voir tant Ies merites des recherches 
roumaines concernant l'influence orientale sur notre la11g:ue, CfUe la 
vaste perspective qui s'oU\Te devant et Ies tâches importantes qui 
se posent a la jeune generation des orientalistes roumains. 
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NOTES 

I La plus ancienne attestation a cet cgard est constituee par 
Ies tablettes de Tărtăria (env. 3000 av. n.c.), portant des 
signes graphi111es similaires aux signes sumcriens. 

2. Jn_fluenţa orientală asupra limbei şi cu/turei române, 1-11/1-2, 
Bucurefti, 1900. 

3. Op.cit. 

4. Sur les ellments turcs dans la langue roumaine, Bucarest, 
1886, 21 p. 

5. V., par ex., "Scara" de Cantemir i son Istoria ieroglifică: 
alai, cira, fişchie, 1a.nm1n, ielcovan, meteris, mehlem, 
mehenghi, naf aca, padzerh, sa m, samsu n, şerbet, etc. 

6. Die griechischen und turkischen Bestandteile im Romănischen, 
Wien, 1865, 54 p. 

7. M.Gaster, Cîteva rectificâri la etimologiile grece, turce şi 

maghiare ale lui Rosler, "Columna lui Traian", 1876, pp. 
521-524. 

8. Dictionnaire d'etymologie daco-romane. Voi. II. llements 
slaves, magyars, turcs, grecs-modernes et albanais, 
Francf ort/M- Berlin- Bucarest, 18 7 9. 

9. Die tilrkischen Elemente in den Sudost-und Osteuropăischen 

Sprachen, Wien, 1884 

1 O. Op. cit. , pp. 10-11. 

11. Neue Belege zu den turkischen Lehnwortern im 
Rumanischen, . "Zschr.f. romanische Philologie", 17, 1893, 
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pp.368-418; 18, 1894, pp. 74-111; 19, 1859, pp. 281-430. 

12. Op.cit. dans la note 2. La variante fran~aise abregee de 
L 'Influence orientale, sous Ic titre Les elements orientaux en 
roumain, a paru dans la rcvuc "Romania", puis cn volume a 
Paris co 1902. Des observations criti,ucs y ont etc faitcs 
par N.Iorga dans "Noua revistă română" ct par I.Popovici. 

13. Infl.or. 

14. Contribuţii la stabilirea originii orientale a unor cuvinte 
româneşti, Analele Acad. Rom . ., Mcm. Sccţ. LlL, ser. II, 
t.30, Buai.rctti, 1907-1908, pp. 225-264. 

15. V.Bogrca, Contribuţii la studiul elementelor orientale din 
limba română, DR, I, 1920-1921, pp. 272-290 (ct Pagini 
istorico-filologice, Cluj, Dacia, 1971, pp. 260=27 4; v. ici 
cncorc, p. 34-36). 

16. Contribuţie la "Influenţa orientală", "Grai ti suflet", VI, 
1934, p. 330-333. 

17. Dictionnaire ttymologi'f',e rnacedo-roumain, voi.II, I~i, 1925, 
p.106-177; v.aussi RPolcnakovif, Turski elementi u 
aromunskom dijalektu, Skoplje, 1939, 22 p. 

18. QuelfUeS mots roumains d'origine arabe, tur'(Ue, persane et 
Mbr'"f"e, Paris, 1928, 49 p. 

19. Quel!fUeS paral/Jles turcs pour des phenomenes syntaxiques 
roumains, BL, VI, 1938, p. 237-238. 

20. VI.Drimba, Paralele sintactice şi frazeologice turco-române, 
DR,XI, 1948, p. 202-212. 

21. lmprumuturi turceşti în dialectele româneşti sud-dunărene, 
SCL, VIII, 1957, p. 225-237. 

22. Die slavischen, magyarischen und rumunischen Elemente im 
turkischen Sprachschatze, SWAW, PhikhisL Klassc, Bd. 118, 
5, 1889, 26 p. 
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23. Mots d'origine roumaine en turc, RESEE, IV, 1-2, 1966, p. 
223-232. (Deja Şăineanu, I.O., I, pp. XXXV-XXXVI). 

24. Elemente româneşti in limba turcă, DR, XI, 1948, p. 
196-202. Concemant l'influencc du roumain sur le tatar de 
Dobroudja, v.E.Mamut, Influenţa limbii române asupra 
graiurilor tătărăşti din Dobrogea, "An.Univ.Buc.", Secţ. CI. 
şi Orient., 21, 1972. Pour Ies problemes gen~raux des 
emprunts en turc, v. G.Hazai, Beitrăge zu einigen Problemen 
der Lehnworterforschung in den osmanisch-turkischen 
Mundarten des Balkans, "Act.a Orient. Acad. Scicnt. Hung. ", 
XVII, 1960, 1-2, p. 183-184: bibliographie. 

25. C.Moldovan, Contributions a l'ltude des mots roumains 
d'origine orientale, "Cahicrs S. Puşcariu", I, 
421-428; Em. Bureţea, Cuvinte de origine 
neogreacă în Hronograful lui Dionisie 
"Philologica", I, 1970, p. 115-131. 

1952, p. 
turcă şi 

Eclesiarhul, 

26. H.F.Wendt, Die turkischen Elemente im Rumănischen, Berlin, 
1960, 188 p. (compte rendu de VI. Drimba, RRL, IX, 
1964, p.99-109). 

27. V. le compte rcndu cite de VLDrimba (cf. n. 26) et celui 
de M.Moldovan, dans LB, IX, 2, 1965, p. 101-114. 

28. V. Bogrea, Pagini istorico-filologice, pp. 34-36, 306-314 et 
passim; M. Ciachir, Explicarea numirilor turco-tătare ale 
oraşelor, comunelor, cătunelor şi fermelor din Moldova 
dintre Prut şi Nistru şi unele tradiţiuni păstrate În legătură 

cu aceste numiri, "Revista Societăţii · arheologice din 
Chişinău", vol 13-15, 192~1924; 'LRâsonyi-Nagy, 

Valacho-Turcica, Berlin, 1927. 

29. A.Decei, Toponymie tur-,ue de la Roumanie, "Actes et 
! M~m. du IV-c Congr. Int. de Toponymic et d' Anthropol. de 

Bruxelles (1949)," Louvain, 1951, pp. 365-373. 
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30. I. Gonea et I. Donat, Contributions a l'etude de la 
toponymie petchenegue-comane de la Plaine Roumaine du 
Bas-Danube, dans Contributions onomastirues, Bucarest, 
1958, p. 139-169. 

31. L'hydronymie roumaine, "Linguisti'f'le Balkanique", XVII, 3, 
1974, p. 41-43. 

32. Toponime de origine iranică şi turcească, dans "Limba şi 

literatura moldovenească", 1964, 1 p. 56-60. 

33. Nume de localităţi. Studii de toponimie moldovenească, 

Chişinău, 1970, p. 40-49. 

34. Voir C. Poghirc, op.cit., p. 42-43 

35. V. surtout Ies ~tudes de M.Moldovan, G.Hazai, R.Bemard. 

36. Voir a cet tgard St.Stachowski, Studia nad chronologia 
turkyzmow w j{zyku serbsko-chorwackim, Krakow, 1967; 
l.Duridanov, Stari tjurski zlemki v bălgarski ezik, dans 
Izsledvanija v lest na M.Drinov, Sofia, 1960, p. 429-445. 

37 • Cf.St. Mladenov, Vestiges de la langue des Protobulgares 
touraniens d'Asparuch, "Revue des etudes slaves", I, 1921, 

· p. 38-53; K.Gombocz, Die bulgarisch-turkischen Lehnworter 
in der ungarischen Sprache, MSFOu, 30; J. Nemeth, Die 
Jnschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Mikl6s, mit zwe1 
Anhiingen: I. Die Sprache der Petschenegen, 2. Die 
ungarische Kerbschrift, Budapest, 1932; M.Moskov, Kăm 

văprosa za pecenelsko-turskite dumi v bălgarski ezik, "lzv. 
lnst. Bălg. Ezi.k", 1962, pp. 151-161. 

38. Plus rccemment C.C.Giurescu, lmprumuturi cumane in limba 
romana: odaie şi cioban, SCL, XII, 1961, 205 suiv., se 
rcferan t a H. F. W end t. 

39. Sur ces populations, outre 
de CJ i.recek, J .Mar'J'lart, 
C.Necşulescu, P.Ş. Năsturel, 

, , , , 
Ies traites generaux, v. Ies etudes 

N.Iorga, I.Ferenţ, I.Gherghel, 
P.Diaconu et aL 

. 40. V. op. cit. dans la note 30 et la bibliographie respective. 
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41. Pour un etat de choscs similairc dans le hongrois, v.S. 
K.akuk, Die sudsl4wische Vermittlung bei den 
osmanisch-turkischen Lehnwortem der ungarischen Sprache, 
dans Actes du 1-er Congr.Jnt. d'Etudes BalkanÎ'fUeS, VI, p. 
763-771. 

42. En plus des travaux plus ancicns de Fr. Miklosich, T. 
Kovalski, P. Skok, v. plus rcccmmcnt G. Hazai, Probleme 
und Aufgaben der Balkan-Turkologie, dans Actes du 1-er 
Congr.Int. d'Et.Balk., VI, Sofia, 1968, p. 95-100; V. 
Zajonl:kovskij, Tureckie elementy v toponimii balkanskogo 
poluostrova, dans Actes du 1-er Congr. lnt. d'Et.Balk., VI, 
Sofia, 1968, p. 101-105; R.Bcrnard, Quinze mots 
balkanip,es d'on"gine tu1'-7ue, LB, IX. 2, 1965, p. 81-91; G. 
Hazai, Remarrues sur Ies rapports des langues slaves des 
Balkans avec le turc osmanli, "Studia Slavica", Vil, 1961, 
p.97-138; A.Kndevic, Die Turzismen in der Sprache der 
Kroaten und Serben, 1'1ciscnhcim am Glan, 1962 
A.Sk.aljic, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Saraj~o, 
1966; A.Krajni, Bre/ aper~u des emprunts turcs a l'albanais, 
dans Actes du 1-er Congr. Jnt. d'Et. Balk., VI Sofia, 1968, 
p. 837-885; N. Borctzky, Der turkische finfluss auf das 
Albanische, 1-11, Wicsbadcn, 1975; M.Mollova, Etude 
phonetirue sur Ies turcismes en bulgare, "Balk. 
czikoznanijc", 12, 1967, p. 115-154. 

43. Alhimista, mehlem, mehenghi, sam, samsun, şerbet. 

44. /asimin, padzerh. 

45. lncercare asupra fondului principal lexical al limbii române, 
Bucureşti, 1954. 

46. N. Dobrişan, Câteva consideraţii asupra cuvintelor de origine 
arabă intrate În limba română prin filiera turcă, "Analele 
Univ. Bucureşti", XIV, 1965, p. 205-319; Cuvinte de origine 
arabă intrate În limba română prin filiera limbii turce, ibid. 
XVI, 1968, p. 521-539. 

4 7. Dcux travaux de diplâmc a cc sujct - ccux de S. ~okufc ct 
de V. Bageacu - sont cncorc en manuscrit. 
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48. V. Bi.iescu, Concordances turco-arabes en roumain et en 
portugais, dans A ctas del XI Congr. Jnt. de linguistica y 
filologia romanicas, Madrid, 1968. 

49. En sus des ouvrages plus anciens de O.Devie, H.Lammens, 
K.. Lokotsch„ etc., citons panni Ies plus ucents: A. Steiger, 
Au/ Marschstrassen des morgenlândischen Sprachgutes, "Vox 
Romanica", X, 1948-1949, p. 1-62; Id., Origin and Spread 
oj Oriental Words in European Languages, New York, 1963; 
M. Cortelazzo, Corrispondenze italo-balcaniche nei prestiti 
turchi, dans Omagiu lui A. Rosetti la 70 de ani, Bucureşti, 

1965, p. 147-152; G.Pellegrini, Convergenze italo-balcaniche 
negii elementi di origine orientale, "Annali della Facolta di 

" Magistcro dell'UniversiU. di Palcrmo", 1968, p. 203-235; Id., 
Gli arabismi ne/le lingue neolatine, con speciale nguardo 
all'Italia, 1-11, Brescia, Paideia Editrice, 1972, 758 p. 

30. V. surtout Cuventr den bătrini, 11, 1879, p. 668-687; 
"Columna lui Traian", 1882, p. 397-406 et 529-536; Istoria 
critică, I, 1875, p. 261-263. 

51. /rano-romanica, dans "Grai şi Suflet", I, 1, 1923, p. 39-71 
et I, 2, 1924, p. 233-250; Noms de lieu roumains d'origine 
iranienne, dans Donum natalicium Schrijnen, 1929, p. 
426-430. 

52. Consideraţii asupra u,ior nume de riun· daco-scitice, 
An.Acad. Rom., Mem. Secţ. ist., Ser. III. v. I. Mem. I. 
Bucureşti, 1923. 

53. Vestiges de la langue scytho-sarmate, dans Melanges de 
linguisti,pu et de philologie, Bucureşti, 1947, p. 357-375 et 
Istoria limbii române, Bucureşti, 1968, p. 234-238. 

54. /rano-daco-romanica, "Studia et Acta Orientalia", VUI, 1971, 
p. 25-28. 

55. V. surtout la discussion au sujet des tcrmcs pastoraux et 
des hydronymes. 

56. Concordances lexicales entre ~lements roumains ancien.s et 
eMments relevant des aires rranienne et caucasienne, SAO, _ 
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VIII, I 971, p. 29-45. 

57. B.P.Hasdeu, Armenii în România, "Col. Tr.," 1870, 'I, nr. 
30, p.3, nr.33, p. 3-4 et "Revista Nouă", 1890, p. 128-135; 
Vlad Bănăţeanu, Armenii în istoria şi viaţa românească, 

Bucureşti, 1938. 

58. B.P.Hasdeu, EMR, II, p. 1703-1704, s.v. armean (mots 
roumains chez Ies Arrneniens de Galicie); V. Bogrea, Glose 
româneşti în patronimicile armeneşti din Xrileal, Excurs 
asupra românismelor În graiul armenilor ardeleni, dans I-ul 
Congres al filologilor români, Bucureşti, 1926, p. 54-88 
(Pagini istorico - filologice, p. 332-353); H. Dj. Siruni, 
Cuvinte româneşti În dialectul armenilor din Ardeal, "Ani", • 
I, 1936, voi. II, p. 82-90. 

59. V. Arvinte, D. Ursu, M.Bordeianu, Glosar regional, Bucureşti, 

1961, p.13; Vlad Bănăţeanu, Armenii în toponimia 
românească şi toponimice româneşti de origine armeană, 

SCL, XI, 1960, 2, p. 201-217; Id., Catlabouga, un 
toponyme armeno-tartare, SAO, III, 1961, p. 191-196; Id., 
Armjanskie kolonii na territorii Rumynii po dannym 
rumynskoj toponimiki, "Patma-Banasirakan Handes", 1, 1962, 
p. I 71-191. 

60. B.P.Hasdcu, Istoria critică, I, 1975, p. 224-240 et passim, et 
Cuvente den bătrîni, II, p. 669-670; G. Reichenkron, 
A lbanis c h-ru măn isc h-armen isc he Gleic h ungen, "Romanis tisches 
Jahrbuch", IX, 1958, p. 59-105 et XI, 1960, p. 19-53. 

61. Al. Graur, Verbes roumains d'origine tsigane, "Romania", 
LII, 1926, p. 157-159 (= Melanges linguistiques, 1936, p. 
85-87) et Les mots tsiganes en roumain, BL, II, 1934, p. 
108-200 (Compte rendu: Iorgu Iordan, BIFR, II, 1935, 
271-274); III, 1935, p. 185-186; Notes sur "Ies mots 
tsiganes en roumain", BL, IV, 1936, p. 196-200; tsig. 
suvara, ib. 186-187; v. plus recemment A.Juilland, Le 
vocabulaire roumain argoticµ,,.e d'origine tsigane, "Cahiers S. 
Puşcariu", I, 1952, p. 81-151. 

62. V. le cas similaire de la langue tUI1f11e: K.Kostov, 
Lehnworter ·zigeunerischen Ursprungs im turkischen Argot, 
LB, XIV, 2, 1970, p. 83-97. 
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63. V., p. ex., n paradi, a pili, gagic(ă), etc. 

64. V. toutcfois A. Avram, Cercetări lingvistice la o familie de 
ţigani, "Fonetică şi Dialectologic", II, 1960, p. 93-103. 

65. Fr. Miklosich, Uber die Mundarten und die Wanderungen der 
Zigeuner Europas,II, Wicn, 1878, p. 42 et passim. 

66. The Ukrainian and South Russian Gipsy Dialects, Lcningrad 
1933. 

67. I.A. Candrca, Influenţa ţiganilor asupra literaturii poporane 
române, "Revista Nouă", VII, 2, 1894-1895; T. Iordănescu, 
De unde ne-a venit jocul păpuşilor, "Convorbiri Literare", 
XLIII, 1907, p. 526-532 . 

. 68. Pagini istorico-filologice, p. 265-268. 

69. V. Bogrca, . Toponimice sud-orientale în poezia poporană, 

dans Pagini istorico- filologice, p. 407-420; v. aussi Al. 
Graur, Etimologii româneşti, Bucureşti, 1963, p. 13-18. 

70. V., p. ex., G.I. Constantin, How to transcribe Chinese 
phonetics into Romanian, SAO, I, 1958, p. 351-354; G. 
Mcisclcs, Observaţii asupra scrierii în româneşte a numelor 
geografice străine LR, X, 1961, 5 p. 225-231. 
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NOTES SUR QUELQL"ES MA.t~USCRJTS ARMfNIENS 
DE ROUMA.1'1E 

par Ch. Renoux 
(Paris) 

Un sejour en Roumanie, dans Ies demiers jours de 1975, a 
la recherche de plusieurs manuscrits signale& par F red&ic Macler1, 
nous permet de faire le point sur 'f'lelques fonds de manuscrits 
armeniens existant en ce pays ou des Armfuiens emigrerent d~e le 
X-e siecle. 

I - BUCAREST 

Trois bibliothe'Jlles de la capitale roumaine sont en 
possession de 1JUel"'1es documents en langue armenienne. 

Bibliothe'f'le de I' Acad~mie 

La BibliothC-fUe de l'Academie de la Repuhfurue Socialiste 
de Roumanie2 conserve seize documents armeniens, manuscrits et 
pieces d'archives, signales par Mihail Guhoglu dans son rapide 
inventaire concemant l~s manuscrits orientaux de cette 
Bibliotheque3. Voici que.ivues notes precisant Ies indications 
contenues dans la liste de Guhoglu: 
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1 - Mi.or.168. Livre de comptes. 
2 - _\1„or.181 (in 8°,78 p.). Livre de prittes privee~, 

composees \Taisemhlablement par un auteur 
armeno-catholique vivant a Gherla. Le Notre nre, le 
Je vou& ,alue Marie, de brefs pa.ssages de l'Evangile, 
des invocations aux Anges et aux Saints, let- litanies de 
la Vierge, du nom de Jesus et des Saints figurent 
parmi ces pri~res. 

3 - _Mi.or.182 (in 4 °, 92 p.). Aide-mfmoire d'adresr-es, 
d'informations et de renseignements se rapportant aux 
ann~ 1802-1825. 

4-9- M&.or. 183 a 187. Livres de comptes et registres 
commerciaux se rapportant aux annees 1789-1840. 

10 - Mi.or.188. Cliches photographiques (en noir et blanc) 
des rniniatures et enluminures d'un tvang~liaire en 
ecriture bolorgir offert a l'eglise de Iai;;i en 14514. 

11 - M&.or.219. Sermon sur Ies souffrances du Christ pour 
le vendredi saint. Le texte a ete ecrit au XVTIIe 

-XIXe si~cle. 
12 - Ms.or.221. Commentaire de prescription~ canonique~. 
13 - M,.or.224. Le Livre de& tribunaux, code de procedure 

des Armeniens, compose par Mkhitar Go§5. 
14 - '11.or.225. Missel contenant Ies priert>s de la liturgie 

<'ommune et Ies lectures ecripturaires necessaires aux 
fetes de l'annee liturgi1'1e· Ouelqi1es-unes des ruhri1'}es 
introduisant la celebration font encore allusion aux 
~lises de Jerusalem ou se deroulait le culte dam le 
cadre de la liturgie hagiopolite du ye siecle dont le 
rite armenien s'est inspire. Des lecturel- prevues pour 
l'office du malin precedent quel<JUefois la litur~e 
eucharistique. L'ecriture et le calendrier des fetes de 
saints tr~s developpe poussent a placer au 
:xvne-xvme si~le la copie de ce texte. 

15 - Ms.or.340. Meditations sur l'evangile ecrites au 
xvme-XIXe s. 
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16 - Ms.or. 356. Hymnaire, ecrit vraisemblahlement au XVI" 
s., commem;ant avec le canon de la fete de la 
Naissa.nce de la Mere de Dieu. 

La Bihliothecr1e de l'Academie possede aussi deux liasses de 
documents armeniens (lettres, actes de chancelleries eccl~asti'llles, 
attestations de creances, etc.) classes sous Ies cotes MCLXXV et 
MCCCLXXV. 

Bihliotheque Centrale d 'Etat -ţ; 

La Section des Collections speciales de la Bibliot~que 

Centrale d'Etat possede 'fllel'flles pieces ecrites en arm~ien: huit 
lettres et un manusc:rit. 

Les huit lettres ~manent du couvent de Saint-Karapet de 

Mu! et de Saint-J ac'Fes de Jerusalem, et ont ete ecrites entre Ies 
annees l 76~1833. Toutes ces pieces, ayant pour en-tete une 

reproduction du sceau du monastere, sont des formulaires envoyes 
pour remercier Ies auteurs d'un don. Dans cha:,ue piece, 'fllel~ues 
mots ont et~ ajoutes a la main. Elles sont classees a la 
Bibliotheque sous Ies cotes: M.1.0.XVITI/III, l, 2, 3, et 
Ms.O.XIX/III, 1, 2, 3, 4, 5. 

Le petit manuscrit (14 x 9 x 2,5 cm), sans cote, conserve a 
la Bihliothe'J'le Centrale d 'Etat a ete ecrit en 167 4 (? ) , 
en notragir; ii comprend deux parties: 

1 - Ab~ge de l'arl nratoire, du vardapet Jean de 
Constantinopole. Jean Agop (Yakohean), pr~tre 
armenien catholique, est connu pour ses travaux 
linguisti:yues dont on trouvera la liste dans la Nouvelle 
Bibliographie Ar~nienne et Encyclopedie de la Vie 

Arm6nienne de Lazikean 7. 
2 - Une version des Acta Pilati, differente des recensions 

arm~niennes puhliees par Tayec'i et Conybeare8. Voici 
le titre et le debut de ce texte : Hi&toire et Acte& de 

ce qui arri1,a concemant la Chri&t, : devant le juge 

Ponce Pilote, gouvemeur de Jud~e, .1oiu le pontificat 
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d'Anne et de Caiphe; du bienheureux lac~•• frere du 
Seigneur, fiu de Jo,eph 10. La dix-huitieme annee du 
regne ·de Tibere, empereur de, Romairu, IOUI la 
royaute d'Herode de Galilee, la dixieme de ,on regne 
et la lfW)trieme du pontificat d'Anne et de Caiphe ... 

Ce manuscrit ne correspond a aucun de ceux IJUC F. Ma cler 
a vus dans diverses villes de Roumanie. Sa provenance n'est pas 
connue. 

Bihliothe!fUe des Archives de l'Etat 

Li Bihlioth~,ie des Archives de l'Etatll, "'1e l'on nous 
avait signalee comme un lieu de conservation de manuscrits, n 'a 
en fait ~e trois livres imprimes a Venise au XVIIIe s. et deux 
lias..c;es de lettres, registres commerciaux, pieces notariales, etc ... 

Il - CLUJ-NAPOCA 

Deux bihliothe,ues de Cluj conservent des manuscrits et des 
docun:aents armeniens. 

Bibliothelflle Universitaire 

Dans sem Rapport ,ur une mi.uion 1cientifi7Ue en 
Traruylvanie 12, F. Macler avait signale l'existence ă Cluj (B.U. 
Muzeul Ardelean) de nombreux documents armeniens. Ces textes 
se trouvent toujours, avec Ies memes cotes, a la Bibliotheque de 
l'Universite de Quj13_ Les manuscrits n°8 1042, 1043, 1051, 
1057, 1071, 1074, 1081, insuffisamrnent decrits par F. Macler et 
dont on pouvait croire c,u 'ii s'agissait de !olovacoy ou de furentir 
anciens, sont du meme type 111e le Recueil de Sermon, · cla~ 
sous le n° 104014_ Ces manuscrits contiennent des prMications 
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composees au XVIJJl!_XJ.xe siecle par des pretres de la 
communaute armeno-catholique de Transylvanie. 

La Biblioth~crue a aciruis, depuis la description de Macler, 

~elques pieces nouvelles: 

n° 1499: lettres de Joseph II et de l'imperatrice 
Marie-Ther~se. 

n° 1500: missel imprime a Venise en 1741 et complete a 
la main. 

n° 1501: manuscrit ecrit au xvrne s., traite de theodicee. 
n° 1502:· missel imprime a Rome en 1677, par la 

Congregation De Propaganda Fide, avec suppl~ment. Le ma-

nuscrit est en armlnien et en ho~ois. 

Archives d'Etat 

C'est aux Archives d'Etat de Cluj 15 !file se trouve 
actuellement le lot le plus important de documents armeniens 
existant en Roumanie: 160 manuscrits et pieces diverses. 

Tout cet ensemble provient de Gherla, l'ancienne 
Armenopoli,, situee 1 45 kilometres au nord-est de Ouj. F. 
Macler, apres une visite a Gherla, avait signale l'existence de 
manuscrits en divers lieux de la viile, mais n'avait pu en prendre 
connaissance16 Les Peres Mekhitaristes de Vienne s'etaient 
preoccupes, des 1895, d'etablir la liste deces manuscrits17, et 
leur periodi;rue Bande, Am,orya en avait entrepris la 
description 18; elle n 'a jamais ete achevee. 

Avant d'entrer aux Archives d'Etat de Cluj, Ies manuscrits 
furent conserves en l'eglise de la Trinit~ de Gherla et au Muzeul 
Istoric Regional de la viile. C'est en ces deux endroits IJUe 
l\fonsieur Suren K'olanjyan a pris connaissance, en 1948 et 1960, 
des 115 pieces qui font l'objet de sem catalogu~ abrege public en 
] 969 dans le &nber Matenadaranil 9_ Soucieux d'histoire 
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arm~nienne, l'auteur s'est appli~e avant tout a publier dans son 

catalogue le texte des memoriaux et des colophon, contenus dans 

ces manuscrits assez tardifs20; un mot ou une description rapide 

precisent leur contenu. Dans la plupart des ca.s (evangeliaire,, 
psautiers, maltoc', hymnaire,, martyrologe,, mu1ell, ordo,, 

cat~chi&me,, etc.) cela suffit. Pour d'autres manuscrits, Ies 

fotovacoy n°5 17 ,50,54 et 57, non decrits dans le catalogue de 

S.K'olanjyan, ii itait necessaire de se remire compte si des textes 

patristi!JlleS anciens y avaient et~ transcrits. II s'agit en fait de 

sermons composes au XVIIe-XIxe s. par des pretres de Gherla. 

La plupart de ces manuscrits sont Ies temoins des rites, de la 

theologie, du droit et de l'histoire de la communaute armenienne, 

tres latinisfe, vivant en Transylvanie, longtemps province de 

l'empire austro-hongrois. 

Parmi Ies 45 pieces entrees dans Ies collections des A.rchives 

d 'Etat de Cluj depuis la publication du catalogue de S.K 'olanjyan, 

il faut faire mention d'un tres beau manuscrit de 1349, en 

ecriture bolorgir sur parchemin. Ce codex contient, apres une 

longue preface, le texte des Actes des Apotres et des Epîtres 

Catholi'f\les, la liturgie de !'office du matin, de la mes.c,e (sans 

l'anaphore) et de !'office du soir pour Ies huit jours de la 

Pentecote, et enfin l'Evangile de Jean et Ies Epîtres de Paul. Le 

reste de ce lot est constitue de livres, de rouleaux de prieres 

privees, et de formulaires de benedictions liturgi'l'\leS provenant des 

eglises de Gherla. 
Dans son Rapport ,ur une mu,ion 1cientifivzi.e en 

Roumanie21 , F. Macler a signale l'existence de manuscrits â laşi 
(2), a Botoşani (5), a Suceava (6). Ces manuscrits et d'autres 

dont F. Vlacler n 'a pas connu l'existence (une quarantaine 

environ) ont ete envoyes au Matendaran d'Erevan apres la 

deuxi~me guerre mondiale. II faut souhaiter 'Jlle Ies responsables 

des BibliothetJUeS et des Archives d 'Etat de la Republique 

Socialiste de Roumanie regroupent Ies documents ann~niens qui 

sont encore disper~s22 li sera possible d'a~oir une meilleure 

connaissance de cette branche de l'emigration annenienne venue 

ele Crim~ en Roumanie ainsi que des textes lfU 'elle a vehicul~s 
avec elle. 
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NOTES 

l. Rapport sur une mission scientifi'f'Ue en Roumanie (juin-aout 
1927), dans "Revue des trudes Armcnicnnes", 10 (1930), p. 
1-80; et Rapport sur une mission scientifirue en 
Transylvanie ( sept.-oct. 1934). Manuscrits Armlniens de 
Transylvanie, Paris, 1935. 

2. Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Calea 
Victoriei 125, Bucureşti 1. 

3. Inventarul manuscriselor orientale din Biblioteca Academiei 
Române, dans Memoriile Secţiunii istorice, Seria III, t. 
XXVIII, Mem. 4, p. 17-50. 

4. Il s'agit vraisemblablement de l'Evangcliaire signale par F. 
Macler, Rapport sur une mission scientifipe en Roumanie, 
p. 38-39, n04 . 

.5, Voir J. Mccerian, Bulletin Armenologi'(Ue (Premier Cahier), 
Beyrouth, 1947-1948, p. 202-234. Ce manuscrit n'est pas 
mcntionnc dans Ies deux listes .de Macler. 

6. Biblioteca Centrală de Stat, Secţia Colecţii speciale, Str. 
Fundaţiei 2, Bucureşti I. 

7. A.L Lazikean, Nouvelle Bibliographie Armenienne et 
Encycloptdie de la Vie Armenienne. 1512-1905, 2c partic, 
col. 80-85, Venise 1905-1912. 

8. E. Tayec'i. T'angaran Haykakan Hin ew Nor Dprut'eanc'. II: 
Ankanon Girk' Nor Ktakaranac'._Venisc, 1898, p. 313-345; 
F. C. Conybeare, Acta Pilat~ dans Studia Biblica et 
Ecclesiastica. Essays chiefly in Biblica[ and Patristic 
Cn'ticism, voi. IV, 0xford, 1896, p. 59-132. 

9. Y ovsep 'u. 

10. Grfgoire de Nysse fait aussi de Jac'Jlles un fils de Joseph 
(PG 46, 648), sans doute parce <fU'il a confondu Marie de 
Cleophas avec la Vierge Marie. 
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11. Boulevard Gh. Gheorghiu-Dej, fare au jardin du Cişmigiu. 

12. \' oir note 1. 

13. Biblioteca Centrală a Univenităţii Babeş-Bolyai. Ils 
provicnncnt de l'ancien centre armcnien d'Elisabethpol (cf. 
F. Maclcr, Manuscrits armlniens de Transylvanie, p. 19-21 ). 

14. F. Maclcr, Manuscrits armlniens de Transylvanie, p. 22-23. 

15. Strada Mihail Kogălniceanu. 

16. 

17. 

F. Macler, Rapport 
Roumanie, _p. 10, et 
Transylvanie, p. 19-21. 

sur une m,.mon scientifi'{Ue en 
Rapport sur une mission scientifiq,-'e en 

G. Govrik' ean , 
Nkaragir Kerla 
Wien, 1896, p. 

Transiluwanioy Hayoc' .l\fetrapolise 
Havak 'alak 'i (Azgayin Matenadaran, 
318-348. 

kam 
19), 

18. C' uc' ak Hayeren ] eragrac' Kerlay Hayak' alk' in Mayr 
Ekelec'woyn, dans Handes Amsorya, 9, ( 1895 ),col. 
300-305; 27 (1913), col. 690-69;) et 28(1914), 
col. 219-228 et 667-674. Sept manuscrits sont d~crits dans 
ces pages: un yaysmauurk' de 1629; un lafoc' ecrii a 

19. 

. Rome en 1772; un k 'aro:.agir de 1770(? ). un foraknoc', un 
catechisme romain (en armenien) de 169i, un rituel de la 
liturgic des defuni:s, et un rituel de la lit urgie de la messe 
romaine de l 713. 

S.K'olanjyan, 
Hayac 'alak 'i, 
433-485. 

Hamarot C'uc'ak Hayeren 
dans Banber Matenadarani, 

] eragrac' G erla 
9 (1969), p. 

20. Les plus anciens, trois evangeliaires du XI\"e s. (K'olanjyan, 
nOS l, 2, 3 )omes de miniatures et d'enluminures, ont ete 
~cemment etudi~s. du point de vue arfotilflle, par un 
membre de !'Association România (Bulevardul Dacia 35, 
Bucureşti 9). 11 faut signaler aussi un maltoc' de 1382; un 
kanonagirk '. du xv1e. Le reste n'offre pas d'interet pour la 
recherche biblit:Jue, patristiî11e et liturgi'f'lc, 
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21. Cf. note 1. 

22. H. Sirouni, Le manuscrit de Nassib, dans Banber 
Matenadarani, 9 (1969), p. 403-415 a signale l'aistence au 
Musee de Ploieşti d'un manuscrit de pocsies, en annenien et 
en turc, composes a Constantinopole en 1737-1746 par le 
menestrel armenien Nassib. 
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MODELES DE LA COMPOSITION TOPONYMIQUE 
EN TURC DE TURQIBE 

par Emil Suciu 

Une grande partie de la toponyrnie tur'JUe de Turlfllie 
d'aujourd'hui est constituee par des noms composes, <ţUÎ 

presentent un interet particulier pour l'etude de la langue 
tllr'flle-osmanlie. Nous allons es1fUisser ci-dessous Ies aspects 
contemporains de la composition de type toponymil{lle, en 
t.âchant d'etablir Ies plus importants crit~res de classification des 
noms de lieux composes, ainsi 'flle Ies modeles structuraux <ţUi Ies 
encadrent. 

Notre expost est base sur de riches materiaux de toponyrnie 
majeure: noms de localites, de formes de relief (oronymes), 
d'eaux (hydronymes), etc. 

li faut souligner des le debut 'flle la composition de type 
toponymirue n'est pas sensiblement differente de la modalit~ de 
formation des noms communs compos~s. Nous n 'avons enregistre 
aucune structure toponymilflle analytiCflle basee sur l 'izafet III; par 
contre, Ies noms de lieux turcs de Tur'fllÎe se soumettent, en 
general, aux rtgles de composition usuelles dans la langue 
commune. D'importantes differences suniennent seulement dans 
Ies formations du type subsrontif+substantif, dont certaines ne 
sont pas conformes aux r~gles des constructions d 'izafet. 
L'absence des particules specifi<ţUes aux izafets indi(flle le degre 
prononce de soudure des elemcnts du nom compose. Le degre de 
soudure depend aussi de la categorie toponyrnilJUe a h•'Jllelle le 
nom de lieu appartient; il est prononc~ dans Ies noms de 
localit~s et d'eaux, mais insignifiant dans Ies noms d'îtes, de 
pres'f'U 'îles ou de golfes. En tout cas, la situation est plus claire 
'fU:~n d'autres langues, vu 'fi.le la graphie noµs_ ai!le _i_ delimiter le_s 
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termes entopilftleS qni font partie de la structure du nom de lieu, 

de ceux '(Ui seulement caract~risent le lieu. II n 'est pas, donc, 

etonnant 'fl.le Ies noms de lieux composes ecrits en un seul mot 

sont, en general, justement ceux 'fli ne respectent pas Ies regles 
de construction des izafets (surtout Ies noros de localites). Les 

fluctuations de graphie de certains noms diles (Bozca Ada et 
Bozcaada), de lacs (Ak Gol et Akgâ1), etc. nous indiquent le 

d~but du processus de soudure aussi dans le cadre de ces 
cat~gories. Les noms de lieux ecrits en deux ou trois mots 

distincts sont, generalement, plus recents 'JUe Ies autres. Un degre 

evolue de soudure presentent, de meme, Ies toponymes compo~s 
provenant d'autres noms de lieux 'JU.i contiennent un terme 

entopi'f\le· Par exemple, ada 'île~ su :eau~ irmak 'fleu\'e~ daţ 'mont~ 
koy 'village~ ne caracterisent plus le lieu dans Ies noms de 
localites Bo:::caada, Samu, KIZllirmak et dans Ies hydronymes 
Muratdag et Ulukoy. Le transfert rtes noms de lieux d'une 

categorie a une autre est, par consţ'f\)ent, un indice sOr pour 

l'hablissement de leur degre de soudure. 

En abordant Ies problemes de toponymie, ii faut observer 

Ies limites entre Ies categories toponymi<JUes (noros de localites, 
hydronymes, oronymes, etc.), mais, en meme temps, ii est 

necessaire de surprendre Ies moments de contact, 

d 'interdependance et d 'influence mutuelle entre ces categories. 

Cette position dialectÎ'flle nous oblige .\ traiter, d'ahord, tom: Ies 

toponymes comme faisant partie du mcme systeme (mais en 

relernnt, en cours de route, Ies differences), 

chapitre final, a mettre en evidence Ies 

specifi<JUeS a chacune de ces categories. 

et puis, dans un 

faits linguisti,ues 

En conse'fllence, nous allons classifier Ies noms de lieux 

composes selon trois crit~res lfUC nous croyons fondamentaux, a 
s.avoir: leur pro\"enance, leur structure grammaticale et, enfin, leur 

appartenance a telle ou telle cat~gorie de toponymie majeure. Les 

deux premiers crit~res nous aideront a ltablir Ies modHes de la 

composition toponymi'JUe en turc de Turcruie. 
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I. Cla.uification des toponyme& selon le crit~re de 

leur provenance 

Les toponymes peuvent provenir de termes entopilftleS, de 
noms de personnes et d'autres noms de lieux. 

1.1. NoTTI,$ de lieux provena.nt de terme& entopi1ues. 

Le plus repandu des types de toponymes compos~s est 
represente par Ies toponymes dont nlement final est un terme 
entopi'Jlle, 

Nous em;sageons par „terme entopi~e" non seulem~nt Ies 
termes designant des notions strictement geographiJrues ( •monb>, 

'-eau », 4- rivi~re>\ <1 île>>, <<viile», etc.), mais aussi Ies termes de 
toponymie mineure signifiant•march~1>, «hain public•>, ~fontaine1>, 

1tmanoir >), 1- bergerie», « palais ~, <•pont,,, ,auberge J>, cchemin ,;, i:s .iardin11, 
etc. Tous ces lermes ont, sa.ns doute, la m€me valeur 
fonctionnelle et sont tr~s freCfUents dans le syst~me de 

denomination toponymi'flle majeure. Les termes entopi'Jlles 
peuvent se combiner avec des adjectifs (CfUalificatifs ou numeraux) 
et avec des substantifs communs ou propres (noms de personnes 

ou de lieux ). 
I. I. 1. La categorie le m.ieux representee est celle des noms 

de lieux ayant la structure adjectif 'fll,Olificati.f+terme entopi'fue. 

Les adjectifs denomment des couleurs (ak 'blanc', akt;a 'blanchâtre~ 
ala(ca) 'bigarre, tachete, multicolore~ beya.z 'blanc: boz 'gris' ţok(f1?) 

'azur, bleu-azure', kara 'noir' ~ karaca 'noirâtre~ k1zil roug~ mn jaune: 
sarica 'jaunâtre~ yeşil 'vert~ etc.); peuvent indi'fller l'anciennete (e,ki 
'ancien~ yeni(ce) 'nouveau~ ), la grandeur (bii.yiik- 'grand', kii.flik 

'petit', uzun 'Ion~ ou la position d 'un lieu par rapport â d'autres 
lieux (yuksek 'haut, ~leve\ superieur', orta 'du milieu, moyen: baş 

'principal, premier), sa forme (dii.z 'uni, plat', sivri 'aigu, pointu?, 
ou peuvent caracteriser le lieu aux diff~rents autres points de vue. 

Nous ne donnerons 'fU 'une petite partie des exemples IJUe 
nous avons sous la main, en Ies groupant selon Ies termes 

entopilJlleS contenus: 
burun ~ cap, promontoire•, forme des noms de caps 

geographÎ!flles; certains d'entre ceux-c1 sont devenus des noms de 
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localites. La distinction par des moyens graphiques est edifiante 
en ce '{UÎ concerne le degre de soudure des deux catfgories 
toponymiques: Roz Burun, <;:olak Burun, Ku1l Burun (noms de 
caps), par rapport aux noms de localitl!s Bazburun, Kiztlburun, 

etc. 
dat «mont, montagne• est a la base de certains oronymes el 

noros de localiles. A l'encontre de ceux derniers, IJUÎ sont ~crits 
en un seul mol (Akclag, KizilcacJal, Tekirdag, Ak~ada#, Alada[, 

Gok<;edaK, Karacadag), Ies oMnymes sont ~crits, d"hahitude, en 
des mots separes: Ak Dog, Diiz Dag, Koca Da[, Kocaman Dczl, 
Ulu Dag, mais aussi Akdal, K1Ztldat 

dere ,, ruisseau; ravin; vctllte'forme certains noms de localites 

et d'ean~ peu d'hydronymes de ce· type sont enregistrhi dans le6 
cartes de la Îur'fllie, a cause de leurs cours reduits. l\'ous avons 
identifie des hydronymes tels !Jlle Gokdere et Karadere seulemenl 
parce que ceux-ci designent d'importants cours d 'eaux. li est 
evident, neanmoins, 'flle Ies noros de localites du type Buyiikdere, 

Gokdere, Karadere, Kiifii.kdere, Soldere, etc. proviennent de noms 
d'eaux. 

han <' manoir .i>(noms de localites provenant de termes de 

loponymie mineure): Alacahan, 9iftehan, Karahan, Krnkhan. 

Yenihan. 

hisar, forteresse, château-fortt(noms de localites): Akhi.sar, 

Kiz1lhisar, Sivrihisar, Yeşilhisar. 

kale '- forteresse, château-fort »(noros de localit~s): Akt;akale, 
Başkale, Ruyiikkale, Kinkkale, Yenicekale, etc. 

kaya \'I rocher, roct(noms de localites provenant de la 
toponymie mineure): Akkaya, Kizilkaya, Sankaya, Şenkaya (şen 

•cultive, peuple • ). 
koy 4- ,;llage,(noms de localites): Akkoy, 

fJaşklJy, Reyazkoy, 9erkeskoy, Duzkoy, Eskikoy, 

Karakoy, Ortakoy, Scnkoy, Yenikăy, Yeşilkăy, etc. 

Arnavutkoy, 

Karacakoy, 

ova« plaine»forme des noms de localit~s provenant de noms 
de plaines. Nous n'avons trouvi, sur Ies cartes usuelles de la 
TurlJ1lie, aucun nom de plaine form~ avec ce root, mais il s'agit, 
sans doute, de transferts toponymilfUes: Akfaova, Bozova, 
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Giikova, Karaova, Sancaova, Suluova, Yeşilova, Yubekova. 

pazar « marchţ public»(noms de localites): Eskipazar, 

Karapazar, Kii9ukpazar, Yenipazar. 

pin.ar 4'source; fontaine; puits►forme des noms de localites 
'JUÎ, au debut, ont eti des Mnominatioru; de toponymie mineure: 
Akpmar, Giirp,nar, Karapmar, Kocapmar, Sogukpmar, Tatl1pmar . 

. m "'eau~est a la base de certains noms de ruisseaux ou de 
rivieres: Acuu, Abu, Buyilbu, Goksu, incesu, Karacasu, Karasu, 

Kiz1l!u, Sansu, etc. 
Şehir ~ ville, cite,(noms de localites): Ak<;aşehir, Alaşehir, 

Kirşehir (kir«gris»), Nevşehir (nev«nouveau»), Viranşehir. 

D'autres transferts toponymi'fUes ont eu lieu dans Ies cas 
suivants: bo~az«detroiU: Dar Botaz (nom de detroit), narbo!az 

(nom de localitl); - fay 4. fleuve, riviere>: Akfay, Koca<;ay 

(hydronymes), Akcay, Kara9ay, Taşl1<;ay (noms de localites); -
irmak fleuve~ Kizilirmak (nom d'un cours d'eau et de localite); 

- gol. lac,: Acigo~ Ak Gol, Kii~iik Gol (noms de lacs), Acr:gol, 

Sar1gol (noms de localit~s); - tepe< colline; cime»: Ala Tepe, 

Goktepe (noms de collines), Aktepe, Goktepe, Kiz1ltepe (noms de 

localites); etc. 

Parmi Ies termes entopi'Jlles crui se combinent avec des 
adjectifs pour former des noms de localites, on trouvera aussi Ies 

suivants: abat (( pays florissant, lieu peuple » (Akabat, Akfaabat, 

Karaabat); agil ebergerie'lt; bahfe cjardiu »(KIZllbahre, Kucii.kbah<;e); 

ham.am c. hain public>; kilue c eglise~; k1şla c caserne -t (Ak9ak1şla, 

Akk1şla, Raşk1şla, Uluk1şla); konakţ grande maison>; koprii «ponb 

(Beylikkoprii.; KarakiJprii, Uzunkoprii); saray•palais,, etc. 

On a deja pu constater '11-le la plupart des termes entopicrues 
peuvent passer dans la categorie des noms de localites; au 
contraire, Ies noms d'eaux et de formes de relief comprennent, en 
majori te, le terme entopi'fl.le caracterisant le lieu: ada C île >>(Bozca 

Ada, Kam Ada), ray < rivihe, fleuve », dat c mont , deniz • mer, 
(Akdeniz, Kamdeniz), dere ~ ruisseau», gol • lac~.., irmak c fleuve. 
(Deliceirmak, Gokirmak, Yeşilirmak), suc.eau-.(en general, il forme 

des noms de ruisseaux ), tepe • colline :> , etc. Pour lfllellJUeS 
toponymes appartenant A des cours d'eaux ou A des formes de 
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relief lfUi ne comprennent pas Ies termes entopilJlleS specifirues, 
voir 1.3. 

I. 1. 2. Au point de vue de la forme, Ies toponymes 
composes ayant la structure ~ubstantif commun + terme entopi'(ue 

sont bien ressemblants A ceux composes d'un adjectif et un terme 
entopilflle· Outre IJlle Ies plus frt'Jllents termes entopilJlleS sont Ies 
memes, Ies elements initiaux (substantifs communs) caracterisent le 
lieu, en aclfl}~rant, souvent, des valeurs d~terminatives. La 
conS~'f'lence la plus ~vidente de ce phEnom~ne est l'absence 
preS'f'le systţmafr{I.Je des mar'llles de l'izafet m~me dans Ies 
constructions ou la grammaire de la langue impose leur emploi. 

Les substantifs en position initiale caracterisent le lieu de 
diverses manieres: en indi'fl.lant une personne, d 'habitude le 
propri~taire initial du lieu (Beyfay1n, Beydag, Beypazari., Beyşehir, 

[)edeklJy, Demircidere, nemircîkoy, nevecîkonaţ,, Kadtkoy, 

Kadmhani., Nalbantbabakorusu, Sultanhîsar); en suggerant la forme 
ou la position du lieu ((:anakkale, Denizova, Îbrîk tepe, Î#71eada, 

Orakada, Tekke Dagi, Tepekoy, Yalakdere); en nommant Ies 
animaux (Dotan fay, Doffeinhisar, Horozkoy, Kurtkoy, Kuşadas1, 

Tavşan Ada), Ies plantes (Armutova, Arpa fay1ri., Elma DaK, 

Kavakkoy, Pamukova, Safranbolu, Zeytind~), Ies mineraux 
(Altunova, Demirkoy, Gumuşova) ou Ies objets caracteristÎ'f"UeS aux 
lieux respectifs (Degirmendere, Înhisar, Întepe), la composition du 
lieu (Altintaş, nemirtaş, 1'ahtakopril, Taşag1l, Taşl.oprii,Toprak 

Tepe, Tuzgolii), etc. 

Dans ce 'fUÎ suit, nous groupons Ies toponymes de ce type 
selon Ies termes entopi!fUeS 'fli 'ils contiennent; 

ada ""île „ constituc I' el~ment final de certai ns noms d iles: 
igne Ada, Kuşadasi, Madenada, Orak Ada(s1), Tat•şnn Ada. ()ne 
p:!rtie de ceux-ci sont devenus des noms de localite's: itneada, 

Kuşadasi, etc. 

da.l « mont» forme des oronymes (Ada Dag,., Biga Dalţlarr, 

Demirci Dagi, Elma Da!, Tekke Dagi, Yrldmm D~), et des noms 
de localites (Babtida!, Beydat, Elmadag. Zeytindat). 

dere « ruisseau :t forme des noms de locali~es (DeJtirmendere,. 

Demircidere, ikizdere, Tu,bedere, Yawkdere), qui ont A leur base, 
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evidemment, Ies noms de certains cours d'eaux reduits. 

hi&ar « forteressei(noms de localites): Doganhuar, inhisar, 

Ko<;hisar, Pmarhisar, Sultanhisar. 

koy~ village»(noms de localit~): (:opkoy, nerekoy, llisarkoy, 

Horozktiy, Îslâmktiy, Kavaklroy, Pazarkoy, Saraykoy, Şehirkoy, 
etc. 

ova c plaine»forme des noms de plaines ((:ukur Ovfl$t) el de 

localites (Altunova, Armutova, ~olov(l$1, Denizova, Giimiişova, 

Pamukova). 

pazar C marche, (noms de localites): Adapazari, Beypazari, 

Salipazari, etc. 
tepe« colline; cime» forme des oronymes (Deliktaş Tepe, 

Toprak Tepe), certains de ceux-ci etant devenus des noms de 

localites (Îbriktepe, intepe. Maltepe, Samştepe). 
Parmi Ies autres termes entopi'fUeS 'Jl.li se combinent avec 

des substantifs communs pour former des toponymes, now; citons 

Ies suivants: koprii "-ponb}(Tahtakiiprii, Taşkoprii), pmar•source; 
fontaine>>(Gulpmar, Konakpmar), şehinville»(Beyşehir, Doganşehir), 

taş cpierre t,(Altmtaş, Demirtaş), tous etant a la base de nombre 

de noms de localitt!s. 

1. 1 .3. Les termes entopÎ'fUeS peuvcnt se combiner, 

egalement, avec des adjectifs numeraux cardinaux. Le nombre des 

toponymes de ce type est plus reduit, mais le degre de soudure 

de leurs tMments composants est bien prononce. Les toponymes 
du type num6ral + terme entopi'flte sont, en general, des noms 

de localites provenant, d 11abitude, de la toponymie mineure, par 

extension du particulier au g~n~ral. En ce qui concerne Ies 

adjectifs numeraux, ils peuvcnt Msigner toute CfUantit~ d"un ă 

mille; souvent, en cas de grands nombres, ils expriment une 
exageration des particnlarites du lieu: Bingol,,mille lacs..i. Kirkagar 

"fllarante arbres 11, Kirkgoz « 'Jllarante sources», K,rksu « 'fllarante 
ruisseaux I) (ce dernier est un hydronyme); au contraire, dans 
d'autres cas, surtout de petits nombres, ils rendent exactement le 

nombre des objets sptfoifi'Jlles: Beşadalar des CÎDIJ îles,_.Beşkonak 

t.CÎIUf maisonu, C,pmar«trois fontaines• 
1.1.4. Les toponymes compos~ ayant la structure nom 
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propre + terme entopi.,ue sont discutes aux paragraphes 1.2.2. et 
1.3.2. 

Pour conclure celte partie de natre expo~, ajoutons lflle les 
noms de lieux 'fUi proviennent de t:ermes entopifUeS constituent la 
majorit~ des toponymes compo~ turcs de Tur'fllie. Les termes 
entopilflleS lj'UÎ sont a leur base fonctionnent comme veritables 
eUments de composition, tr~s productifs (surtout koy, hisar,şehir, 

ova, dag, 5u); le type de composition a l'aide des tennes 
entopÎCflleS constitue le modele de composition topony~e le 
plus stahle et le plus important. Il faut souligner le grand nombre 
et la variet~ des termes entopÎ'fUes; on peut trouver en celte 
fonction une grande diversite de mots: termes g~ographiques, ainsi 
crue noms d'~tablissement, d'objets ou de plantes caract~ristilJlles 
(kili5e t.~glise », ahrr «ecurie », ev unaison ~. dam ţl:toit, ~table>>, agaf 

•arhre », kavak ~peuplier », etc.). 

1.2. Norm de lieux provenant d'anthroponyme5. 

Le systeme anthroponymi~e turc constitue une source 
importante pour la formation des noms de lieux. Les personnes 
'fW ont pretl leurs noms aux lieux ont ete', d 'habitude, soit Ies 
fondateurs des lieux, soit leurs proprietaires. De meme, 
que)1fUeS-uns des noms de lieux rendent Ies noms de certaines 

personnalites histOri'fUeS. 
Les anthroponymes lfUÎ sont a la base des noms de lieux 

peuvent etre des surnoms ou des noms officiels (de familie ou 
prenoms). Cependant, nous n'avons guhe l'intention de Ies 
delimiter ici selon Ies categories aux'fUelles ils appartiennent, vu 
'Jlle celte distinction ne serait pas relevante pour la prc!sente 
discussion. Bt!aucoup plus int~ressants sont Ies moMles de 
formation des toponymes provenant de ces noms de personnes. 

La majorite des noms de lieux 'fUÎ proviennent 
d'anthroponymes sont des noms de localitc!s. 

I. 2. 1. Une riche serie de toponymes s 'est formie par le 
transfert mecani'fl-le des noms de personnes respectifs, sans 
'r-1 'aucun autre mot ou suffixe s \ ajoute. Quellfl.les-uns de ces 
anthroponymes (et, implicitement, Ies noms .de lieux 'flii en 
proviennent) ont comme element ccmposant un adjectif 'J"alifiant 
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la personne, procede de composition fre~emment utilise dans le 
cadre de l'anthroponymie: Delimahmutlar, Deliilyas, Kabahaydar, 

1(araal~ Karahali~ Karaha.san, Karamiirsel, Kocaaliler, Yigitaliler, 

etc. Les toponymes de ce type, ayant comme terminaison la 
desinence du piuriei ( -Iar/ -Ier), peuvent etre consiMrcfa, A leur 
·origine, egalement des anthroponymes purs, vu IJUe la Msinence a 
une valeur anthroponymi'jUe collective, designant la familie de la 
personne denommee. 

Beaucoup de toponymes proviennent d 'anthroponymes 
composes ayant la structure nom de personne + nom de sa 
position sociale. Ces noros de lieux doivent etre consideres, eux 
aus.si, des emprunts purs, parce 'Jlle la composition a eu lieu sur 
le terrain de l'anthroponymie. Les termes memes 'JUi Mnomment 
Ies rangs soc1aux constituent de veritahles elements de 

compositions de type anthroponymilJ1.le· Parmi ceux-ci, Ies plus 
frilJl..lents sont Ies suivants: paşa• pacha ~ (Fevzipaşa, Halitpaşa, 

lsmetpaşa, Kemalpaşa, Kâz1mpaşa, Mahmutşevketpaşa, Mustafa 

Kemalpaşa, Osman...---paşa, Saithalimpaşa, Sinanpaşa); bey « bey, 

prince, seigneur • (Alibey, Cemilbey, Dursunbey, Hamdibey, 

Karacabey, Mahmutbey, (Jmerbey, Umurbey); gazi « Ghazill 

(ihsangaz4 Mihalgaz4 Orhangaz4 Seyitgazi); han«. prince, souveranu 
(Emirban, Hekimhan, Saruhan, Y azihan); aga« maître, seigneur, 

favuş«sergent», patrik,patriarche orthodoxeJ, etc. 
En d'autres cas, l'element final est un terme de parente: 

baba •pere» (Velibaba), dede, grand-~re ~ (Himmetdede), ogtu ._ fils 

de ... -,(Bacakoţlu, Sulotlu). 

Nombre de noms de lieux de cette categorie ont comme 

element initial le terme indi~ant la position sociale: 
Maraşal<;akmak, Mollaosman, Şehhamza, etc. 

Les noros de lieux provenant de surnoms sont, bien 
entendu, tradui~ihles: Dikb1y1k ( .. moustache aigue»), Karabiyik 

( "-moustache noire1> ), Karakeri («chamois ,. ), Karakulak ( 4oreille 

noir~. 
On peut remar'f'ler que, une · fois passes dans la toponymie, 

ces noros perdent leur valeur anthroponymilfUe, et sont ecrits en 
un seul mot, meme lors<fU 'on a affaire â un prenom suivi d 'un 
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nom de familie, ou A deux prtfooms: Mahmutşevketpaşa, 

Saithalimpaşa. 

1.2.2. Nombre de toponymes proviennent d'anthroponymes 

'flii se sont combines avec Ies termes entopilflles indi'fuant Ies 
habitats ou Ies tcrritoires poss~Ms par Ies personnes respectives; 

nous Ies groupons selon Ies termes entopi'{Ue!'> contenus: abat 

"pays florissant, lieu peuple;, (Burunabat, Hamita bat); el •contree, 
pays, province>(Kocaeli, Korkuteli, Koyuneli, 0rhaneli, 0smaneli); 

koy ~ village> (0smanl.·oy, Ornerkiiy, Seydiko'y ), etc. Ce modHe 

toponymilflle peut etre considere bien ancien; surtout Ies noms de 

lieux contenant abat ou el rappellent Ies noms de certains chefs 

des contr~es de l'epo'fl.le initiale de l'Empire Ottoman. 
1. 2. 3. Sur le territoire de la Turcruie il y a nomhre de 

noms de localites formes d 'anthroponymes composes ~ l'aide du 
suffixe -19. Ce mod~le toponymi'fl.le nous semhle etre 
extremement int~ressant, parce 'fl.l 'ii prouve l'existence de la 

derivation de type toponymilfUe aussi sur le territoire turc, telle 

'fl.l'elle existe dans d'autres familles de langues. Le suffixe -J° 
s'attache a toutes Ies categories d'anthroponymes IJUi peuvent etre 
a la hase des noms de lieux et '{Ue nous avons ennoncees 
ci-dessus (voir 1.2.1.). Au point de vue toponymirue, c'est surtout 

la relation entre le nom de lieu form~ a l'aide du suffixe et 

l'anthroponyme originaire yui nous interesse. Il faut etablir, 
cependant, si le suffixe s'attache au nom de personne ou a un 

autre toponyme d6j~ existent. 
En eff et, il y a certains noms de lieux form~s a l'aide du 

suffixe -1°, correspondant a certains toponymes non suffixes, mais 

Ies cas de ce genre sont extr~mement rares et, clonc, non 

caractlrisli'flleS (par exemple, Karahasanl1 et Karahasan; Saruhanl1 

et Saruhan). Dans ces cas, le nouveau toponyme est bien clair: le 

suffixe a sa valeur usuelle et inditp.ie l'appartenance des habitants 

a un certain lieu ou leur provenance de l'habitat originaire. II 

s'agit de la permutation de certaines familles en un autre endroit, 

rui a ete Mnomme selon la localit~ d'origine. Tels deriv6s 

peuvent etre formes aussi de noms de lieux d 'autre provenance, 

non anthroponymi'f'le (par exemple, Karakall1). 
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Le suffixe devient reellement toponymi'flle, perdant sa valeur 
commune, ¾ peine 'flland ii s'attache aux noms de personnes 'fllÎ 
n 'ont pas des correspondants idenlÎ'f'les dans la toponymie. Dans 
ces cas, le suffixe a une valeur collective, splcifUJUe A la 
toponymie. 

11 est d.ifficile, certainement, de faire une distinction nette 
entre Ies noros de localites faisant partie de la cat~gorie des 
d~rivh A l'aide du suffixe toponyrni'flle -1 •, -- el ceux form~ A 
l'aide de suffixe homonyme d'appartenance locale, vu 'JUe nombre 
de noms de localitls ont pu d.isparaître en meme temps -rue Ies 
localith elles-mfmes. Nous allons citer 111elCJUes exemples de 
toponymes form~s 1 l'aide du suffixe -1°, pour leS'fllels nous 
n 'avons pas trouv~ des correspondants non suffixls, sans pouvoir 
affirmer avec certitude 'flle dans toutes ces formations le suffixe a 
une valeur toponyrnilfUe collective: Cihanbeyli, Delimahmutlu, 
Elbeyl~ Gil,;beyl~ Karai&alr, Kor&ii.leymanli. Kurthcuanli, Musabeyli, 

Hustafabeyl~ Saimbeyl~ Yenimehmetl~ etc. 

1.3. Nonu de lieu:r provenant d'autre& nom& de lieu:r. 

Le transf ert topony mi<JUe constitue le troisieme, mais pas 
moins important moyen de formation des noros de lieux, 
comparahle, au plan de la langue commune, au changement de la 
valeul' grammaticale. Le transfert des toponymes turcs est frequent 
surtout vers la cat~gorie des noros de localit~s, et beaucoup plus 
rare vers Ies autres cat~gories toponyrnicyues. Nous nous rc!fe'rons, 
bien stÎr, 1 la tranF-position fid~le dans une autre cat~gorie, vu 
cyue des transferts par oombinaison avec Ies termes entopiCJUeS 
specifilJUes se sont produits entre toutes Ies cat~ories 
toponymi'P1es. 

1.3.1. Une modalite de transfert est la reproduction 
idenlÎ'flle, sous la me'me forme, du nom de lieu. Au cas 'file le 
toponyme originaire comprend un terme entopilfl.le, celui-ci devient 
partie int~grante du nouveau nom de lieu et perd totalement son 
sens commun; en con~ence, la soudure des ~llments 
composants devient parfaite. Nous donnons, pour cette situation, 
Ies exemples suivants (pour d'autres exemples, voir 1.1.): 

a/ noms de localit&i provenailt d'oronymes: Akdal, 
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Armutova, &badal, Emir~, GOkfedaK, Kizdtepe, Tekirdag, .-,t ;. 

b/ . noms de localit~ provenant d'hydronymes: Ac'i§l>l, 
Ak,u, Karadere, Krnlirmak, Sangăl, Saruu,. etc. 

c/ hydronymes provenant d'oronymes: Aladal, Deliklita,, 
ElmaJal, Muratdag'. 

d/ hydronymes provenant de noms de localit&: Ala1ehir, 
Hayrabolu, Ulukoy, Umurbey, Viran,ehir, etc. 

1.3.2. Une ~rie mieux reprisent~ est celle des noma de 

lieux provenant d 'autres noms de lieux aUXIJUels on a attach~ un 

terme entopilJUe, nomm~ment celui 'fUÎ d~signe la nouvelle 

categorie toponymique. Cette modalit~ de formation des 
toponymes determine, en plusieurs cas, l'existence, dans la m~me 

construction, de deux termes entopvrues, dont seulement le 

dernier_ caract~rise le lieu: Ak,u fayin, Akşehir Gol, Qriceova 
Dagi, lgneada Burun, Karadeniz Botczn, Kapidagi Yanmada~i. 

D'autres toponymes sont compo~s d'un nom de lieu simple 

et un terme entopi'fUe: Antalya Ovtu1 (plaine.-localit~), Bodrum 
Yanmadtu1 (pres.iru ile ~ localit~, Erdek korfezi (golfe „ localit~, 
Marmara Adw1 (île ... mer), Marmara Bogazi (detroit ~ mer), 

Sarosadalar1 (îles-e-golfe ), etc. 

Toute cette categorie· comprend des toponymes dont 

l'~lement final est un terme entopilJUe IJUi dfoomme des lacs, des 

dHroits, des golfes, des îles, etc., mais tres rarement des localites 

ou des cours d'eaux. Les elements composants de ces toponymes 

ne sont pas bien soudes, la distinction entre eux ~tant mise en 

~vidence aussi par des moyens graphi!fUeS. Il semble irue ce 

mod~le toponymi'f1.le est plus ~cent et, aujourd'hui, plus 
productif que Ies autres. 

1.3.3. Nombre de toponymes provenant d'autres toponymes 

ont comme ~lement initial un compMment adjectival, qui 
d~termine le nom de lieu originaire. Cette modali te de transf ert 

toponymicp1e s'expli'flle par l'intention de diff~rencier le nouveau 
toponyme du plus ancien. Les adjectifs Ies plus usites sont ·yeni 

,nouveau .., (Yeni/ora), e,ki «. ancien • (E,kikeşan, Eski Malatya, 

E,kieretli), kiiţ:ilk t petit .,,(Kuţiikyozgat, K~ii.k Mordotan), bilyilk 
cgrand -. (Biiyuk &hs:elievler), karo « noir • (Karafoţa), etc. 
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Habituellement, le transfert de ce type a lieu dans le cadre de la 
categorie des noma de localit~s. 

1.3.4. Certains noms de localitbi scmt form~ de deuJr. 
toponymes juxtaposes, se soumettant ou non aux r~les des 
constructions ll izafet: Afyonkarahi&ar< Afyon+K.arahilar (localit~s); 
Karadenizereglisi <Karadeniz .(mer) + Ere!Ii (localite); 
Marmaraereglisi < Marmara (mer) + &egli (localite · 
Sakaryaakhi&ari<Sakarya (fleuve) + Akhilar (localite). Le premier 
~Mment de ces noms caracterise le lieu, indi~nt surtout sa 
position ~graphi'fUe, et rulise la distinction par rapport au 
toponyme de basc (â savoir, l'eMment final). 

1.3.5. Dans 'Jllel111Ls r..as, on a affaire A des transferts 
onomasti!fUes successifs: Ies noms de personnes Babayakup et 
Umurbey sont devenus noms de localit6s, puis ils ont ete 
transf~res a l' hydronymie; le nom de cours d'eau Muratdal 

provient d 'un oronyme, forme du nom de personne Murat et le 
terme entopi'flle dog; l'oronymc Kapidaţi est devenu un nom de 
localit/, puis, en attachant le terme entopi'fue yarimada, a 
d~nomme une peninsule; Dogan-bey est le nom d 'un cap 
geographi'flle, nomme ainsi selon la localite homonyme, lţlli, A son 
tour, a emprunte son nom a l'anthroponymie. 

J.4. Un nombre negligeahle de toponymes ne s'encadrent, en 
apparence, dans aucune des trois categories pr~entees ci-dessus. II 
s'agit de certains noms de localit~s du type Alibardak (ali, haut, 
supreme 1) ou le nom de personne Ali+bardak «verre A eau.>), 
Demirkazik (<pieu de fer~), Karaurtan (c:câble noir»). Le fait est 
IJUC tous ces noms de lieux peuvent etre encadres soit parmi ceux 
provenant de noms de personnes (notamment, de surnoms), soit 
parmi Ies topon} mes provenant de noms d 'objets caracteristi~es 
aux lieux respectifs, IJUC nous avons encadres parmi Ies termes 
entopi'JUCS. 

En conclusion, au point de vue de leur provenance, tous Ies 
noma de lieux composes turca de ÎUl'lfUie sont co:mpris dans Ies 
trois cat~gories pr~entees ci-dessus: ils peuvent provenir de 
termes entopi«JUes, d'anthroponymes ou d'autres noms de lieux. 
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2. Clasaification dea noma de lieu:r aelon le crit~re de 
leur atructure grammaticale 

Les mod~les toponynwp1es !fui resulteront de la classification 
structurale des noms de lieux expriment Ies possibilites de 
combinai&on des ~lements composants des toponymes turc-osmanlis. 
Les noms de lieux composes sont formes par deux, trois ou 
<JUatre ~Mments. Leur grande majorite comprend des toponymes 
composes de deux ~lements. 

2. l. Adjectif fll,alificatif + aubatantif. Les plus fri~ents 
adjectifs denomment des couleurs ou indilfllent l'anciennetl, la 
grandeur, la forme ou la position du lieu (voir 1.1.1.). L'~Mment 
final peut etre ~ terme entopi<JUe (voir 1.1.1.) ou un toponyme 
(voir 1. 3.3.). 

2.2. Subatantif+aub&tantif. L '~ltment initial caract~rise le lieu 
a de divers points de vue: en indUfUant le fondateur ou le 
proprietaire du lieu, par eon nom (O~rkoy, Korkuteli, 

Hamitabat), son occupation (Demircidere, Devecikonagr) ou sa 
position sociale (Beydag, Kadzki:iy, Sultanhisar); en nommant des 
animaux, des plantes, des mim!raux ou des objets specifi<JUeS aux 
lieux (voir 1.1.2.); en sugg&ant la forme (Orak Ada, itneada, 
Denizova) ou la position du lieu (Antalya Ovaaa, Marmora Adast, 

Tepekoy ). Le second suhstantif est soit un terme entopÎ'J1.le, soit 
un toponyme. 

Les noms de lieux ayant cette structure, emprunt6s sous la 
meme forme A l'anthroponymie, ne sont pas relevants du sens de 
leurs ~Mments composants, vu f!Ue la sph~re ~mant~e des 
toponymes est toute differente par rapport ă celle de leurs 
~l~ments composants. En ces cas, Ies toponymes peuvent €tre 
separes en deux elements sculement sur le plan anthroponymi'flle, 
mais, au point de vue toponymÎ'Jl.le, ils peuvent ctre considfo~s 
comme simples. 

Les substantifs initiaux caracterisent Ies finals, en recevant 
des valeurs determinatives. Une conse'fllence importante de ce fait 
est l'ahsence pres'flle systemalÎlflle des mar~ues de l'izafet. La 

majoriti des toponyrnes preseutant de telles inconselJllences est 

constituie par des noms de localitc!s: Beydag, Beyşehir, Dedekoy, 
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Demircidere, Dofan9ay, Kadrkoy, Kavakkoy, Osmankoy, Omerkoy, 

Pamukova, Sultanhisar, Zeytindag, etc. 
En etablissant une comparaison entre Ies toponymes 

composes et Ies noms rommuns compos~s, on constatera <Jlle le 
syst~me de combinaison des deux categories exclut l'izafet Ill 
(exprimant la possession); en echange, ce flii Ies distingue est 
l'utilisation massive, dans la toponymie, de l'izafet I, m€"me dans 
Ies constructions Jflli supposent l'izafet II. De cette mani~re, Ies 
substantifs ~terminants ar'll.lierent certaines valeurs Mterminatives, 

crui conf~rent aux noms compo~s des degrls de soudure 
superieurs. Par consi'lllent, la majorite des noms de localites et 
d'eaux, plus anciens et clonc plus soudes, sont ecrits en un seul 

mol et n 'obeissent pas aux r~gles de construction des izafets. 
2.3. Adjectif ou substa11tif + substantif suffix~. II faut 

remar911er ~e cette distinction entre Ies elements composants est 
tout â fait formelle. En effct, le suffixe .J° s'attache soit a un 
toponyme, soit a un nom de personne compose preexistent. Dans 
Ies cas oil la formation provient d'un nom de lieu compos~, la 
valeur du suf fixe est celle habituelle dans la derivation des noms 
communs, le suffixe indiJlUant l'appartenance d'une communaut~ 
humaine a un certain lieu. Lors'fue le suffixe s'attache .l un 
anthroponyme compose, nous avans affaire â un suffixe 
toponymii;iue collectif, tel 'l'le nous I 'avons dejA specifie A I .2.3. 

2.4. Adjectif num~ral cardinal + substantif. Les noms de 

lieux de ce type ont comme element final un terme entopilflle 
1ui, souvent, Mnomme des objcts caracteristi'JlleS (Beşparmak, 

Beşadalar, K1rkata<j, Krrksu, ii~ptnar, etc. Voir I. I. 3.). Les 
num~raux peuvent designer toute 'fllantit~; n~anmoins, ii faut 
remar'fller la frtf'luence de l'adjectif num~ral kirk « '(Uarante);, 
probablement par suite de la signification de ce nombre dans la 

mythologie populaire orientale. 
2.5. Substantif + adjectif. Nombre de toponymes se sont 

formls par des combinaisons syntaxi'flles non sp~cifi~es ă la 
composition en turc, du type suhstantif + adjectif. Telles 

constructions ont des valeurs s~manti'jlles compl~tes, comparahles 
~ celles d'une proposition: Yerkesik<yer kesik c.le sol est crevh; 
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Datkmlca <dag kizdca « la montagne est rougeatre »; 

Bogriidelik<. bogrii delik « son flanc est troui»; Kolukua<kolu kzsa 

,son bras est courh,; Dereulakl1< dere ulak « la valMe est humide» + 

suff. -11, ţaykaraq:ay kara « la rivi~re est noire7>; Adiyaman<adi 

Yaman 4. son nom est Y aman~., etc. Au point de vue de leur 

provenance, ces toponymes proviennent soit de termes entopi.cţues 

(Yerkesik, Dereulakli, Dagkizdca, <;:aykam), soit d'anthroponymes 

(noms officiels ou sumoms): Adiyaman, Biigrudelik, Kolukua, etc. 

A l'exception des formes contenant la desinence possessive, Ies 

autres peuvent etre transposees en des constructions du type 
adjectif + substantif, sans qu 'elles changent leur sens fondamental. 

N~anmoins, leut trait caractiristique est 'J'Ie, malgre leur forme 

syntheti'Jlle, elles correspondent, dans Ies langues romanes et 

germanÎ'flleS, i\ des propositions contenant un sujet ( exprime par 

un suhstantif articuM, accompagn~ parfois d 'un adjectif possessif) 

et un pr~dicat nominal ( exprime par un verbe copulatif et un 

adjectif ou un substantif). 

2. 6. En apparence, ii y a aussi des toponymes ayant la 
structure adjectif+adjectif, modele lfUÎ ne s'encadrerait pas parmi 

Ies trois cat~ories toponymirues etablies selon le crit~re de la 
provenance. De fait, l'un des adjectifs, ou tous Ies deux, 

proviennent soit d'anthroponymes (Akfakoca, {J°zalp), soit d'autres 

toponymes: Bii.yiik Kohne (kohne < vieux, vieilli, u~•) < Kilhne 

( nom de locali~)-

2.. 7. Substantif + verbe. 

a/ Verbe au participe pr~sent. Les noms de lieux ayant 

cette structure sont des constructions diterminatives «JUi mancruent 

le d~termine. Les constructions caract~risent soit le lieu dont le 

nom man'f'le, soit la personne qui a effectui l'action. Dans le 

premier cas, Ies noms de lieux proviennent de termes entopi'111es 

(~lements initiaux des composh); dans le demier - de sumoms 

(I'eliment initial est, d'habitude, un nom d'animal ou de plante). 

Le nombre des verbes au participe <fUi peuvent apparan:re est 

limitl: alan q recevant, prenant, comprenant » (9ayiralan, {:'amalan, 

Golalan, Sogu'talan); ueren t donnant» (Belveren, Golveren); nren«IJU.i 

natte, 'flli Lresse, 'flll tisse; CfUI mure; <JUi pare, CJU.Î ome» 
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(Ke,;ioren, Krzoren, KiJpriloren, Tepecikoren); ba&an c:foulant (aux 
pieds)»(Krlba&an, Yarbasan), etc. 

Les ele'ment initiaux sont, A de rares exceptions, soit des 
termes entopi1fUes ( 'iay1r « pr~ i., gDl , lac », ko prii. «pont•• tepecik 

petite colline», yar ~abîme~), soit des noms d'animaux ou de 
plantes (fam« stpin», kei;i ~ ch~vre», sogut« saule1>). Dans bien des 
cas, tels noms de lieux proviennent de surnoms; toutefois, on ne 
peut pas toujours preciser si li !'origine de tel ou tel nom ii y a 

un anthroponyme ou, par contre, le nom de lieu garde la 
rnernoire de certains evenements du pass~. 

b/ Verbe a un temps passe. Les norns de lieux de ce type, 

peu nornbreux, sont des constructions rnltaphori'l'1es, ecţuivalant ! 
des propositions simples: Aybast1,ay bash„la lune est tornb~e,; 

Gundotdu < giln dogdu, Gilndogmu, < giln dolmuş «le soiei! s'est 
leve~; Pirlerkondi; < pirler kondu ~ les vieillards ont camp~, sont 

descendus (ici).>, etc. Si nous n 'admettons pas 'fUe leurs elements 
initiaux ont ici une valeur entopi'flle, alors ces noms de lieux 

constituent Ies exceptions uni<fUeS, au point de vue de leur 
provenance, dans le cadre de la toponyrnie turcrue de Turiţuie. 

2.8. Nornbre de toponyrnes proviennent de noms communs 
cornposls: Başveren < başveren~ 7Ui apparaît », Beylerbeyi < beylerbeyi 

grand gouverneur-., Bozdogan<bozdoAan « lme~!llom>, 
Gok,;eaţaf<gokfe alaf •saule,>, Kozagac1 <koz ataci cnoyer », Ufkbşe 

Uf koşe (" triangulaire>>, etc. La structure grammaticale de ces 
d~norninations est diverse, mais, au point de vue de la 
toponymie, leur analyse structurale ne serait pas revelatrice. 

2. 9. La toponymie tur'flle de Turauie comprend aussi une 
~rie de noms de lieux compo~s form&; par trois ou 'fi.latre 
elements. Ces toponymes ont â leur hase, dans leur majorite, une 
des structures present~es ci-dessus, aUXIJUelles on a attache soit un 
d~terrninant (adjectif pr~c~dant le toponyme d 'origine et I~ 
distinguant du nouveau nom de lieu), soit un d~termin~ 

(d'habitude, un terme entopi311e). Dans cruel'fl.leS cas, Ies 
toponymes ayant cette structure proviennent de noros de 

personnes. 

D'une part, se detachent Ies norns de lieux 1ui proviennent 
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d'autres noms de lieux par combinaison avec des adjectifs: 
Aşalipinarbaşi, Biiyiik &h~elievler, Garbika~af, Kufilk 
Mordogan, Savcilibuylikova, Şarkikaraagaf, Şerefliko9hisar, etc. 

D'autre part, nous avons affaire A des termes entopiques 'îlli 
s'attachent aux toponymes originaires. Ainsi, le nouveau nom de 
lieu contient, souvent, deux termes entopi1ţ1.1es, dont seulement le 
deuxi~me caract~rise le lieu: Akşehir Gtf~ Ala,;ah Liman, 

Beyşehir Co~ Deliktaş Tepe, igneada Buron, Kapidagi Yarimada.u, 
Karadeniz Bogaz1, Kiziltrm.ak Yaylasz, Paşalimam Adasi, Tanyeri 

Isttuyonu, Taşpinar Yaylâ, etc. 
En d'autres cas, l'~lement attache n'est ni un adjectif, ni un 

terme entopilJUe; mais un autre toponyme (simple ou compo~): 
Af y o n k a rahisar, Gazlrgi1lakviran, Karadenizereglisi, 

K1Z1ldagyeniyapan, Sakaryaakhisari, Sarayakpmar, etc. 

Enfin, nombre de toponymes compostfa de trois ou lfllatre 

elements proviennent de noms de personnes, 1111 'ils reproduisent 
sous la m~me forme (Mahmutşevketpaşa, Mustafa Kemalpaşa, 

Karabiyikhanlari) ou en leur attachant un terme entopÎlflle 
(Nalbantbabakorusu). 

3. Classification des noms de lieux selon le crit~re 

de leur appartenance. 

Selon Ies particularites caract&isti,-ues des lieux lf.l 'ils 
d~nomment, Ies toponymes composbi turcs-osmanlis se divisent en 
plusieurs c,at~gories ( domaines, groupei,) toponymUJUeS. Les termes 
de la toponymie majeure, dont nous occupons ici, se divisent en 
'Jllalre grandes catlgories: noms de localit~s, noms d 'eaux 
(hydronymes), noms de formes de relief (oronymes) et noms de 
lieux de transition entre la terre et la mer. 

3.1. Noms de localitls. 

Parmi Ies cat~gories de la toponymie majeure tur!fUe, Ies 
noms de localitis sont, sans doute, Ies plus int~ressants, parce 
'fU 'ils conservent, d'une part, des ~llments de l'ancienne 
civilisation osmanlie et, d'autre part, de nombreuses denominations 

empruntees ~ d'autres categories toponymiiţue~, 1 la suite du 
transfert continuei surtout vers Ies noms de localites. 

Une caracteristi'flle importante des noms de localit~s 
composes est le degr~ accentue de soudure de leurs fMments 
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composants. Ce trait est concr~tis~, en beaucoup de cas, en 
l'absence des mar'JUeS de I'izafet, ainsi '{li 'en la graphie en un seul 
mot, meme lors'Jlle Ies noms respectifs proviennent d'hydronymes, 
oronymes, anthroponymes, etc. ecrits en des mots separ~s (par 
exemple, Ies noms de localites Acigol, Bozcaada, Mara,alfakmak 
proviennent, respectivement, de l'hydronyme Aci Gol, du nom 
d'île Bozca Ada(s1) et de I'anthroponyme Maraşal 9ikmak). Ce 
transfert massif a d~termine l'existence, dans le cadre des noms 

de localites, de tous Ies mod'eles toponymilflleS presentes ci-dessus; 
en meme temps, Ies termes entopic,ues contenus peuvent provenir 

non seulement de la sph~re ~manti'f'Je specifi'fUe (koy, şehir, 

hi.sar, kale, abat, etc.), mais aussi de la sph~re hydronymi,-ue (gol, 

su, 1rmak, dere), oronymi'flle (dag, tepe, ova), etc. Par conse'{Uent, 

Ies noms de localites compo~s ne se distinguent pas des autres 
categories; par contre, ils comprennent toutes Ies caractlristilflles 

des toponymes composes, presentees dans notre expost Ce 'fll 'on 

doit relever, C 'est 'flle le degre de soudure accentue et le melange 

~manti<JUe entre Ies termes entopi<JUeS specifi'flleS (par exemple, 
koy « village :i. designe aus.'-i des villes; Ies villages peuvent etre 
nommes par şehir «viile», etc.) sont concluants en ce 'flii concerne 
l'appartenance de la majorite des noms de localites actuels A une 

oouche topony mi'flle ancienne. Les plus rlcents sont, ll ce fJ 'ii 
paraît, justement Ies toponymes ecrits en des mots separes (Eski 

Malatya, Mustafa Kemalpaşa, Kii.fuk Mordogan, ·etc.), 1ui 
proviennent, dans leur majorit~, d'anthroponymt>.s ou d'autres 
toponymes ( en leur attachant certains d~terminants afin de Ies 
distinguer des nouveaux noms de localit~). 

3.2. Norru d'eau:r. 

Le systtme de denomination des eaux paraît etre aussi tres 
ancien, surtout en ce lflli concerne Ies noms des cours d'eau, !fUi 
presentent, en gene'ral, des traits semhlables ~ ceux des noms de 
localites. Toutefois, Ies exemples ou Ies hydronymes n'obeissent 
pas aux r~gles des constructions A izafet sont extr~mement rares. 

Ce fait est d6. au nomhre restreint des hydronymes composbl du 
type sub,tantif+substantif, ainsi '{Oe de ceux provenant 

d'anthroponymes. Les noms d'eaux caracthisti'{UeS sont Ies noms 
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form~s d'un adjectif et un terme entopi'flle: Aer Gol, Akdeniz, 

Aksu, Biiyilksu, Gokdere, Gokrrmak, Goksu, Karadeniz, Koearay, 

Yeşilirmak, etc. Lors'Jlle l'ele'ment initial est un suhstantif, Ies 
marirues d'izafet sont, d'ordinaire, prhentes: {:<'krekrr~i, 

Giirgansuyu, Hazargolii, Krllrk<Yzu, Pirint;suyu, Tuzgolii, Vangolil, 

etc. 
Les noms d'eaux 1UÎ ne contiennent pas le terme entop4Jue 

spicifÎ/fUe sont. en genlral, des cours d'eaux importants; la 

plupart des hydronymes composes sont bases sur le terme 

entopilfl.le caractiristÎ'flle. Dans ruel'flleS cas. le nom d'eau provient 
d'un autre toponyme, ŢUi est rendu sous la meme forme 
(Deliklitaş, Hayrabolu, Muratdag, Ulukây) ou bien combin~ avec 

le terme entopilflle specifique (Akşehir Gol, Beyşehir Golu, 

Prnarbaşr Golii). Parfois, le nom d'eau provient d'un 

anthroponyme, mais par l'intermecliaire d'un nom de localite: 
Babayakup, Tersizhan Golu~ Umurbey, etc. 

Les elements composants des noms de lacs sont ecrits, 
d'habitude. cn des mots separes; certaines fluctuations de graphie 
(Ak Găi ou Akgo~ Aer Gh1 ou Aergol), ainsi 1ue Ies formes 
uni~es du type 1/azargolil, Karago~ Tuzgolii indi'f'\lent le debut 
d'un proces de soudure compl~e de ces hydronymes. 

Les termes entopirues 'Jlli participent h la formation des 
noms d'eaux sont dţpendants de la cat~gorie geographi1ue des 
eaux en 'fl.lestion: gol« lac»forme des noms de lacs; su<'eau.t, derc 

ruisseau>>, oz«eau; seve-, forment des noms de cours d'eau Â de'bit 
reduit; rrmak '< fleuve », fay « fleuve, riviere> sont a la base de 
certains noms de cours d'eau a grand debit; denizcmen,forme des 

noms de mers, etc. Rarement, ces termes entopi~es ne 
c.aracterisent plus la categorie hydronymi'flJe initiale: Gokdere, 

Karadere sont Ies noms de deux longues rivieres. Dans ces cas, 
nous avo ns af faire plutot au phenom~ne de transf ert toponymi'{lle 
'fU 'A la modification des conditions glographi'{lleS ou au 
polisemantisme des termes: le nom d 'un affluent est parvenu h 

Mnommer le cours d'eau principal. 
Le degre de soudure des ~Mments composanLc; Mpend de la 

categorie gfugraphi'fl.le de l'hydronyme (Ies noms de lacs ont le 
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degre le plus reduit); dans le cadre d'une categorie, ii d~pend de 
la provenance du nom d'eau respectif: la soudure est accentuee 
dans le cas ou l'hydronyme provient d'un anthroponyme ou d'un 
autre toponyme, et plus dirninuee lors'flle le nom d'eau provient 
du terme entopiCfUe caracteristi'Jlle. 

~-3. Oronymes. 

Les noms des formes de relief sont constitues, pour la 
plupart, d'un adjertif et d'un terme entopi'lue: Akdag, Ak Dag, 

Ala Tepe, Diiz Dag, Goktepe, Kara Dag, Kmldag, Kocadag, 

Kocaman Dag, Oyuk Tepe, Ulu Dag, etc. Les formes de relief 
dont Ies nom,; s'encadrent dans ce modtle toponymi1ue sont, en 
gen~ral, des proeminences de terrain (monts, tertres, collines, 
monticules). D'autres oronymes ont la structure substantif 

commun + terme cntopi1ue: Ada Dagi, Arpa {:'ayrn, Aydrn 

Daglari, Biga Daglan, <;ukur Ovasr, Elma Dog, Pilâv Tepe, Toprak 

Tepe, Uus Dagz, Yildrrrm Dag, etc. Enfin, une petite partie des 
oronymes composes proviennent d'anthroponymes (Demirci Dagz, 

Emiroglu Tepe, Mahmut Dag, Murat Dagi, Mustafa Kemalpaşa 

{:ayin) ou d'autres toponymes (Aksu ţay1r1, Antalya Ovasr, 

Deliktaş Tepe, Egriceova Dagr., K1zd1rmak Yaylâsr, Konya Ovasr). 

A ce 'fi.I 'ii paraît, la presence des termes entopi!fues est 
obiigatoire dans le cas des oronymes. Les termes entopi.cfues Ies 
plus usites sont faJlr<tpre, prairie ~; dag (l mont, montagne-, ova 

plaine.t, tepe«colline, cime-', yaylâ((pâturag~. 
Le degre de soudure des elements composants des oronymes 

est assez reduit: iis sont ecrits, d 'habitude, en des mots separes. 
De mfme, ii y a de rares cas oi) Ies marCfUes d'izafet manţuent: 
Elma Dal, Emiroitu Tepe, Mahmut Dag, Yildrrzm Dag, etc. 

3.4. Nc,ms des lieux de transition entre la mer et la terre. 

Les noms des îles, pres<JU 'îles, caps, detroits, gol fes, 
c'est-a-dire des categories g~ographi1ues de transition entre la terre 
et la mer, forment un groupe toponymii{ue ayant des traits 

linguistÎlf'les communs. Les termes entopirues sp~cifoJues en sont 
adac. île,, bo~az «d~troit~, burun c cap.1>, korfez tgolfo, yarimada 

peninsule». Les toponymes de celte cat~orie se distinguent par le 

degre riduit de soudure de leurs eMments composants, ainsi que 
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par la pr~sence obligatoire des termes •entopUfUes caractiristi<fUeS, 
La grande majorit~ des toponymes de ce type ob~issent aux 
r~lee des constructions en izafet. Les exceptions sont vraiment 
rares: igneada Burun, incekum Burun, Orak Ada, Tavşan Ada, 

etc. Les eMments composants de ces toponymes sont ~crits, 
d 'habitude, en des mots ~pare's. 

Tous Ies noms de lieux de cette cat~gorie proviennent de 
termes entopilflles, 'fUi se comhinent, d'une part, avec des adjectifs 
(Boz Burun, Bozca Ada, ţolak Burun, Dar Bogaz, Kara Ada, 

Karaburun,Kizu Burun, c.;zun Ada) ou avec des substantifs 

communs (Baba Burun, Musellim Botaz~ Orak Ada, Orak Ada.s,. 

Tavşan Ada). D'autre part, un nomhre important de toponymes 

de cette catigorie proviennent d'autres noms de lieux (surtout des 

noms de localitis ou de mers), combinis avec Ies termes 
entopiques caract~risant Ies lieux: Alafah Liman, Bodrum 

Yanmada.si, <;anakkale Bogazi, Doganbey Burun, igneada Burun, 

Kap1dag1 Yanmada.n, Karadeniz Bogazi., Marmara Ada.st, Marmara 

Boiazi., Midilli Kanalr, Saroaadalan, etc. 

4. Pour conclure, nous voulons souligner Ies principales 

caract~ristiJJues des noms de lieux compos~s turcs de TurfJUie. 
Les toponymes compo~s peuvent provenir de termes 

entopi-r1es ('flii se comhinent, d'habitude, avec des d~terminants 
adjectivaux, et, moins fr~'fl.U~mment, avec des dfterminants 
suhstantivaux), ainsi -r1e d'anthroponymes (parfois par d~rivation â 
raide du suffixe toponymicyue -1°) ou d'autres noms de lieux 
(par transfert topony mi'Jlle). 

Les crittres de la provenance et de la structure nous ont 

aid~ A identifier cyuel<fUes modeles de la composition toponyrni-r1e. 
Un nomhre r~duit de noms de lieux ont des structures aberrantes 
par rapport ă la composition des mots communs turcs de 
Tur'f\lie. Ces structures sont ~ivalentes, au point de vue de la 
forme et du ~mantisme, â des propositions simples de la langue 

commune. 
Le degr€ de soudure des ~Mmf"nts composants des noms de 

localit~s et d'eaux est, en gcfoeral, prononci, mais ii est r~duit 

dans le cas des oronymes et des autres cat~ories de la 

toponymie majeure. 
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SURNOMS DtNOTATIFS ET CONOTATIFS EXTERNES 
SE RAPPORTANT AUX PARTIES DU CORPS HUMAIN 

CHEZ LES TATARS DE DOBROUDJA 

par Nevzat M. Yusuf 

1.0. Le sumom et l'acte d'attrihuer un sumom constituent 

un phenomene tres repandu parmi Ies Tatars de la Dobroudja. 

Presque tous Ies individus de la micro-collectivite du village 

possedent au moins un sumom. Les sumoms jouent dans cette 

communaute un double role, a savoir: ils sont utilises d'abord 

comme un instrument de IDO(fllerie, de persiflage, et servent 

ensuite a identifier, a singulariser un individu. 

L'acte d'attribuer un sumom est spontane. Un individu de 

la collectivit~ peut voir s'attrihuer un surnom dans n 'importe 

'fllelle periode ou circonstance de sa vie. C'est de cette situation 

que decoule le caracthe non-rituel de l'attribution du sumom. 

On entend par surnom conotatif externe l'ensemble des 

surnoms indi~ant d'une fa~on transparente, descriptive, directe, 

Ies imperfections physi'fl.les ou psychi'llles, l'occupation, la 

ressemhlance a d'autres personnages, differents evenements 

memorables de la vie, un echec ou un tic linguisti~e; Ies 

sumonis denotatifs1 externes sont ceux indiquant d'une fac;on 

metaphoric;p.ie un defaut, un ecart de la norme et du normal, ces 

demiers etant absconses, opa1ues. 
Nous avons recueilli le materiei qui est a la base de cet 

article pendant le mois d'aout 1971 et Ies mois d'aout et 

septembre 1972, dans plusieurs localites situees au sud et au 

centre de la Dohroudja2. 

1.1. 'Sumoms d€notatifs externes etprimant une imperfection 
· phys;r_ue. 
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Les sumoms faisant partie de cette categorie, outre cc cote 
sarcastique, ironique, depreciatif, justement par le contenu 

~mantique du mot-sumom, ayant un degre marlJUe' de 
transparence, ont egalement une fonction anthroponymique, 
c 'est-a-d.ire d 'identification. 

Une situation a part ont Ies sumoms se rapportant aux 

Jifferentes particularites physiques et morales des individus. Ces 

surnoms comportent des traits communs ă deux groupes de 
substantifs: par leur fonction d'identification, ils ressemhlent aux 

noms propres, et par le haut degre d'implication de leur contenu 

semantique, ils ressemhlent aux noms communs. 

Analysant · 1e systheme des sumoms en base des materiaux 

recueillis dans Ies localites susmentionnees, nous avons constate Ies 

dichotomies suivantes: 

a) exageration en sus de la norme; 

b) exageration en dessous de la norme, et une troisieme 

categorie, 
c) qui n'a pas son pareil d'opposition. 

Dans notre cas, Ies deux premierea categories sont opposees, 

tandis que la troisieme est une categorie libre. 
1.1.1. Surnoms se rapportant a la tete (formes a l'aide de 

I' element bal "tete"): 

a) surnoms attribues a une personne ayant une tres grosse 
tete: Qaba'f bas (t.qabaq "citrouille') A, I, M, Md, Tăt, T, V; 
QoJ bal (<ffol "double') A, I, ~1, \.id, Tăt, T, V; Sinik bal 

(dinik "boisseau') A, M, l\1d, Tăt; Qop(fa bal ( < qopqa 

"chaudron') A, Tăt, V; 

b) surnoms attribu~s a une personne ayant une tete 

petite et difforme: Gimirta bal (<.gimirta "oeuf') A, CV, I, Md, 

Tăt, V; Tawiq bal ( < tawiq "poule') A, I, Tăt; 
c) autres sumoms: Sokil bal (< lokil "marteau"; sumom 

attribue A une personne ayant une tete oblongue et l'occiput tres 
proeminent) A, Tăt; Salata baI ( < .salata "concombre"; sumom 

attribue a une personne a la tete oblongue) A, 1\1, Md; Taz ba.s 
(<taz "chauve') A, CV, H, I, M, 1\fd, V; Cari; ba.s ( < gari'I 
"fissure, fendu, craqi1ele ') A, H; Qiyil bol ( <: ,pyil "tordu "; 
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sumom attribue a une personne tenant sa tete penchee de cote) 
A, Tăt. 

1.1.2. Sumoms form~s a l'aide de l'element koz "oeil": 
a) surnoms attribues a une personne ayant de tres grands 

yeux: Patla'f koz (~patlaq "~carlJUille') A, CV, H, I, Tăt, T, M, 
Md; Ba'I° koz (<ba'fa "grenouille') C, Md, Tăt, T, V; Ay 
barar (<ay "lune", bar1r "ii regarde"; sumom attribu~ il une 
personne ayant de grands yeux el dont le regard est toujours 
dirig~ en haut) T; Sanaq koz ( < lanaq "assiette, ecuelle'') A, Tăt; 
P11gan koz (<pilgan "tasse ") A, Tăt, T; 

b) surnoms attribues a une personne aux tres petits yeux: 
Pitik koz (<pih1' "nain') A, C, CV, H, 1\1, Md, NV, Tăt, T, V; 
Qimi,i koz (<:fim~ "ferme') A, C, CV, H, ~f, Md, NV, Tăt, T, 
V; (;irpay koz (<girpay "entrouvert') A, Tăt; 

c) autres surnoms: Sorp"r (< soqi'r "aveugle"; surnom attribue 
a une personne afflige'e d 'un mal a l'oeil) A, C, CV, H, 1\1, Md, 
T, Tăt, V; Yeli) koz (< yelil "vert') A, l\1d, Tăt; Kokii, koz (<: 

kokii "verdâtre ') A, C, Tăt, NV; Cil tir (<g,1tir "briliant"; 
" sumom attribue a une personne aux yeux tres brillants) Md; 

Sona koz ( <:. sona "taon "; se dit d'une personne aux yeux verts) 
A. 

_l.1.3. Surnoms se rapportant au nez (formes a l'aide de 
!'element murin "nez"): 

o 

a) Bu1a m~i"n ( < buţa "taureau"; sumom attribue a une 
personne ayant un grand nez difforme) A, Tăt, T, Md; Qarq,i 
m,tn"n ( <. qarr,a "comeille "; se dit d 'une personne au grand nez 
crochu) A, Md, Tăt; /)olma m'lrin (<:_dolma "poivron"; sumom 
attribue a une personne possedant un gros et large nez) C, NV, 
Tăt, T; Qartop m!frin (.c:.qartop "pomme de terre"; sumom 
attribue a une personne dont le bout du nez est grand et rond) 
A, CV, Tăt, V; 

b) Manqa m11nn ( <.. manqa "camus') A, C, CV, H, 1\1, l\1d, 
G, Tăt, NV, V; &hÎf m1trin (<batiq "aplati''), A, C, CV, H, M, 
Tăt; Kimz (<kiraz "cerise"; designant une personne ayant un 
petit nez au bout rond) Tăt; Payton (o_'!_ Araba) ge!ken (<payton 

~'fiacre", araba "chariot", gelken "est passe"; se dit d'une 
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personne au nez tres aplati) A, Tăt; Mop1 (<mop, "bouledogue ", 
designant une personne au nez large) A; 

c) autres sumoms: ~ulka buber (dulka "piment fort"; 
surnom attribu~ a une personne a~ nez rouge et pointu) A, G, 
Md, Tăt; Ganq m'frin (<gariq "fendu, eclate') A; Qoba m~rin 
(<qoba "gros"; surnom attribue a une personne ayant un gros 
nez) A, CV, Tăt. 

l.1.4. Sumoms se rapportant ă l'oreille (formes a l'aide de 
l'elţment qulaf "oreille'): 

a) Qahr qulaq (<'fatir "mulet"; surnom attribue a une 
personne ayant de grandes oreilles et le pavilion ecarte' de la tete) 
A, H, CV, I, . NV, Tăt, T, V; Salpi q:ulaq (<:1alpi "pendant, 
flas'Jlle') A, I, Tăt; TegerJik qulaf (< tegerli>c "roue"; surnom 
attribue a une personne aux grandes oreilles rondes) Tăt; 

b) Qawran ffUlo'I kqawran "seche, fane, fletri"; se dit d'une 

personne aux petites oreilles laides) I; 
_c) autres sumoms: Safir (avec la variante Sanqir "sourd"; 

pour une personne a faible ouie) A, C, CV, G, H, I, \1, l\1d, 
NV, Tăt, T, V; Qulaq1iz (qulo91iz "sans oreille"; surnom attriLue 
a une personne ayant un defaut a l'oreille) A; Sa,ic, lfUl.af/ (< lllllf 
"'f'll sent mauvais"; se dit d'une personne dont Ies oreilles 
coulent) A, Tăt; Qula'{ kfUlaff "oreille"; pour une personne a 
faible ouie) A, T, Tăt. 

l.1.5. Surnoms se rapportant a la bouche (form6s a l'aide 
de l'element awiz "bouche '): 

a) Oayiq awiz f< qayiq "barque "; sumom attribue a une 
personne a la bouche large et laide) A, I\ 1d, Tăt, T, V; Sari9 
awiz (dariq "sandale de paysan '') A, C CV, H, M, Md, Tăt; 
" Sapka awi'z (<lapka "casquette"; surnom attribue a une personne 
a la bouche large et toujours entrouverte) A, C, CV, G, H, I, M, 
V; Girtiq ou gini( awiz (<girtiq ''dechire') A; 

b) Top awiz ktop "balie; ballon"; surnom attrihuf a une 
personne ayant une petite bouche) Tăt; Kot awiz (<kot "seant, 
derriere"; pour une personne a la bouche petite et pointue) Tăt; 

c) autres surnoms: Suii awiz (<1uli 11 avec de l'eau, arqueux"; 
surnom attribue a une personne baveuse) A, CV, T'ăt; Q"iyiJ awiz 
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(<'fiyil "tordu"; se dit d'une personne a la bouche tordue) A, 
Tăt; Sasilf awiz (< .ro..siq "1ui sent mauvais') A, Tăt. 

1.1.6. Surnoms se rapportant aux levres (formes a l'aide des 
elements erin et duda'I "le\'Te'): 

Qol erin (< yoi "double, paire" A., H, I, Md, 1\1, Tăt, T), 

Qol dudaq (A, H, I, Md, M, Tăt, T); surnom attrihue a une 
personne ayant de grosses levTes fendues horizontalement ou 
verticalement. Pour d'autres surnoms form~s avec !'element qol, 
voir 1.1.1.a). 

1.1.7. Surnoms se rapportant aux dents (formes a l'aide de 
l'element til "dent'): 

Sapa ti1 (< Iapa "beche "; surnom attrihue a une personne 
aux larges dents) A, Tăt, V; At til (<at "cheval"; pour une 
personne aux dents longues) A, I, Tăt; T'd (pour une personne 
~dentee; surnom forme par synecdotytJe ironilflle) Md. 

1.1.8. Surnoms se rapportant a la moustache (formes a 
l'aide de l'ele'ment miyi1 "moustache '): 

Qil mi"yil( (< rfil "cheveux "; pour une personne a la 
moustache clairsemee) A, l\1d; Pala mryiq (<pala "touffu "; surnom 
attribue a une personne a la moustache touffue), A, Tăt. 

1.1.9. Surnoms se rapportant a la barbe (formes a l'aide de 
l'~lement sayal "barbe'): 

a) Po-paz (,c.popaz "pretre "; pour une personne a la barbe 
nou el bien fournie) A, Tăt; 

b) Kose "glabre" A, C.V, C, µ, 1\1, l\1d, \i; 

c) Autres surnoms: Mayli iaqal ( < mayli "graisseux "; 
surnom attribuf a une personne ayant l'habitude de salir sa barbe 
en mangeant) Md. 

1.1.2.0. Sumoms se rapportant au cou (formes a l'aide de 
l''l' - " ') e ement moym cou : 

Qiyil moyfn (< fl}il "tordu "; se dit d 'une personne tenant 
sa tete penchee de cote) A, Tăt; 

a) Qi.siq moyin (<,ut9 "court"; pour une personne au court 
cou) A; 

b) Bu7a moyin (< buţa "taureau "; pour une personne ayant 
le cou court et tres gros) A, Tăt. 
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Pour d'autres sumoms forma; a l'aide du mot buţa 

"taureau ", voir 1.1. 3. a). 
1.1.2.1. Sumom se rapportant a la nuque: 
Erue (_ ense "nu!JUe "; se dit d'une personne allant toujours 

la tete baissee) Md. 
1.1.2.2. Sumoms se rapportant â la main: 
~olaq ~fofaq3 "manchot"; sumom attribu~ a une personne 

frappee d'une infirmit~ au~ mains) A, CV, C, H, Tăt, T, V; 
Qol&iz TăL 

1.1.2.3. Surnoms se rapportant a la poitrine (form~ a l'aide 
de !'element emlek "sein'): Alfi emlek (<alti "suc"; surnom 
attribue a une "femme a la poitrine tres abondante) A, Tăt, T; 
Qopqa e mJek (< lfOPfftJ "chaudron "; se dit d 'une femme a la 
poitrine tres riche). Pour des surnoms form~s a l'aide du mot 
Qop1a, voir egalement 1.1.1.a) A, Tăt; ()ba emlek (<oba "butte') 
A. 

1.1.2.4. Sumoms se rapportant au ventre: Birtos "ventru" 
(se dit d'une personne au gros ventre proeminent) A, Tăt, I,M, 
'.\1d; Siiko "l'enfle" (pour une · forte personne au gros ventre) A, 
H,Tăt. (Tat. bi:rtos<roum. burtos „ventru'). 

1.1.2.5. Sumoms se raportant au seant (form~s a l'aide de 
l'element kot "seant'): 

a) Seke · kot (<seke "banc rudimentaire dans les maisons 
paysannes"; surnom attribue a une femme ayant le seant tres 
grand et pro~minent) A, Tăt, Md; Qona kot (<1ona "table basse 
et ronde"; pour une femme au grand seant rond) A, CV, H, l\td, 
~V, Tăt, T, V; 

b) SomU kot (domu "louche"; pour une personne au petit 
scant rond) A, G, H, Tăt; Sop kot (<lop "paille"; pour une 
persone au petit derriere rond) A, Tăt. 

1.1.2.6. Sumoms se rapportant aux jambes (formes a l'aide 
<le !'element ayar "jambe'): Oamit ayal/ (<.qamit "harnais"; 
surnom attribue â l!ne personne aux jambes ecartees) A, C, CV, 
H, Tăt, T, V; Salpt ayaq (<.salp~ "molasse"; se dit d'une personne 
qui marche lentement en trainant ses jambes, C'est toujours a 
l'aide du mot salpi 'fli 'ont tte formes Ies surnoms mentionnes 
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sous 1.1.4.a) A, C, Md, Tăt; Sopayaq (dop "paille" - ,aya'{ 

"jambe"., dhignant wie personne aux jambes maigres) A; Topal 
(<topal "hoiteux ". indi<fUant une personne ayant des 
malformations aux jambes) A, C, CV, H, NV, Tăt, T, V. 

1.1.2.""'. Sumoms se rapportant a la taille: 
a) Dam direk (<dam "e'curie", direk "pilier", d~signant une 

personne de tres haute ta.ille) A, C, CV, H, NV, Tăt, T; Qatala 
(<,atala "cheval"; surnom attribue a une personne de haute taille 
et a la demarche rigide) A, Tăt; Bina (<hina "bâtiment') Md; 
Aydarruu, ((aydamnir "batailleur", designant une personne de tres 
haute taille et solidement charpentee) A, Tăt; &ytal "jument" 
(pour une femme robuste); Ay-fir (<ayyir "coursier", designant 
une personne de haute tail!e, robuste et de moeurs legeres) A, C, 
CV, M, Md, I, Tăt, T, V; Manda (<manela "bufflonne", designant 
une grande et grosse femme) A, Md, Tăt, T; Bu yu "taureau" 
(indi4r1ant un homme de haute taille et robuste) A, Tăt; 

h) Capon (<gapon "Japonais", pour une personne de petite 
taille) A, C, CV, H, Tăt, T, V; Pitik (,pitik "naiu') A, CV, H, 
G, Tăt, T, V; Sompoy (comme la cornemuse; se dit d'une 

personne petite et grasse) Tăt; T~b'ir (<.t~bir "menu", dtsignant 
une personne de petite taille) Tăt; Pirufig (<p'indiq "noisette') 

Md, Tăt; Strk~ "moustique" (pour une petite_ personne maigre) 
A; ~aki (<lakr "canif", designant une personne de petite taille et 
possedant 11ne voix aigue) Tăt; DoTT111tiz (<, domatiz "tomate"; 
pour une personne petite et grase) A. (Pitik < roum. pitic „id.'). 

1.1.2.8. Sumoms se rapportant a la forme du visage: Kinez 
((kinez "chinois') Md; Mon1ol "Mongol'" Md; Tabay bet (<tobaq 
"assiette ", bet "visage "; surnom attribue a une personne au large 

visage) A, Md, Tăt; Oonrir ( ronrir "defigure"; surnom attribue 
a une personne marquee par la petite verole) Md; Cakal (<.t'!akal 
"pelote sur le front"; se dit d 'une personne dont le visage est 
marque d'un signe) A. 

1.1.2. 9. Sumo ms se rapportant A I'epine dorsale: Qambir 
(<'f1:1mbir "bossu') A, C, CV, I, M, Md, NV, Tăt, T, V; Qayqala!f 

(< qtJyqalaq "une personne qui marche le ventre en avant ') A, 

Tăt; Bmton (<.btUton "canne", pour une personne haute et 

vout~e) A. 
165 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



1. l.2.2.0. Surnoms se rapportant a la cou'eur du -.-isage: 

Oara (< qara "noir", pour une personne tres brune) H, Tăt; Arap 

(<arap "Arabe') A, H; Aprika (<"Afri'fUe") A; Yam-yam 

k yam-yam "canibal", designant une personne a la peau tres 
basanee) Md; Qarqa (qar'ftJ "corneille') A, Tăt; C<!!Jra (<c@ra 
"corneille') Md; tiren (<giren "cheval a robe tirant sur la 

rouge", designant une personne tr'es blonde) ~"d; Sari malai (<sari 
"jaune", malaJ. .. farine de mais"; se dit d'une personne tres 

blonde) A, CV, Md, Tăt; Soyin ruman (doyin "fonte", ruman 

"petite verseuse ~ longue manche servant i faire bouillir du cafe 

turc"; se dit d'une femme tres brune) A; Qiptii (<'fiptii 
"Bohemien) A, • Tăt; Domatiz (<domatiz "tomate"; se dit d'une 

personne au visage constamment rubicond) A. 

2.2. Surnoms conotatifs e:rternes se rapportant au:r parties 
du corps humain 

2.2.1. Surnoms se rapportant a la t~te (formes a l'aide de 

l'element bai "tete''\: Qabaq bal (qaba'I "citrouille", designant 

une personne a l'entendement tres difficile; A, H, I, M, Md; 

selon 1.1.1.a); Tal baJ (<tal "pierre"; se dit d'Pne personne a 
l'entendement tres lent) A, H, Tăt, Md; Manda baJ ((manda 

'buffle') (pour d'autres sumoms formes avec le mot manda, voir 

1.1.2.6.a). 

2.2.2. Sumoms se rapportant aux yeux (formes â l'aide de 
l'e1ement koz "oeil": Kozsiz (< ktJz "oeil" + suffixe privatif ·li%; 
pour une personne hatailleuse) A, Tăt, Md. 

2.2.3. Sumoms se rapportant a la bouche (formes avec 
l'eMment awiz "bouche'): BoI awiz (<.bol "vide; franc parler"; se 
dit d'une personne incapable de ·garder un secret et qui parle 'a 
tort et a travers) A, CV, C, H, Tăt; Suii awiz (<sdi "baveux", 
indiquant une personne incapahle de garder un secret) A, CV, 
Tăt; selon 1.1.5. c. 

2.2.4. Sumoms se rapportant au gosier (form~ avec Ies 
elements horaz (ou tamaf): Bol bo1az (bol "vide", •franc 
parter"; se dit d 'une personne qui ne sait pas -garder un secret) 

A, Tăt, T, V; Tama'J (indiquant f-1-el'(U'un qui mange 

gloutonnement, gros mangeur) A, Tăt. 
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2.2.5. Sumoms se rapportant a la mam (formes avec 
!'element 'fOl ' main '): Uzfn yal ( <uzzn "long"; pour un voleur) 
A, CV, H, NV, Tăt, T, V; Suwiy 101 (<suwj'f "froid" ; se dit 
d'un voleur) A, CV, Md, Tăt, V; ~olaff (<.lola.r "manchot"; se dit 
d'une personne maladroite) A, CV, Tăt; pour d'autres surnoms 
formes avec folaf, voir aussi 1.1.2.2. 

Pour conclure, ii est facile h observer l(ll 'un tres grand 
nombre de surnoms se raportent aux diverses parties du corps 
humain, et lflle Ies Sl!rnoms denotatifs sont plus nombreux que 
ceux conotatifs. 

NOTES 

1. Pour denotation et conotation, voir Georges Mounin, Les 

problemes tMoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 

1963; Tzvetan Todorov, Litterature et signification, Larousse, 

Paris, 1967, p. 30 et suiv.; _ Sven J ohansen, La notion du 

signe dans la glossematique et dans l'esthetique "Travaux du 

Cercle Lingu isti'fl-le de Copenhague", V, Recherches 

structurales, 1949, pp. 288-303; H.Sorensen, Litterature et 

linguistique. Theorie et pro/ilemes, "Orbis litterarum", II, 

Kopenhagcn, 1958, pp. 182-197; Solomon Marcus, Poetica 

matematică, Bucureşti, 1970, pp. 48-49. 

2. A = Albeşti (commune); C = Cobadin (commune); CV = 
Cotul Văii (village, commune d' Albeşti); H = Hagieni 

(village, commune de Limanu); G = Grăniceru (villagc, 

commune de Negru-Vodă); I = Independenţa (commune); M 

= Mangalia (viile); Md = Medgidia (viile); Tăt. = Tătaru 
(village, commune de Comana); T = Topraisar (commune); 

NV = Negru Vodă (commune); P = Pelinu (village, 

commune de Comana); V = Vinători (village, commune de 

Peceneaga). 

3. Les Roumains d' Albeşti ont pris ce sumom des Tatars 

r~sidant dans la localitc, en l'assimilant sous la forme de 

Ciolacu. 
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I H. DJ. SIRUNI 

Le 8 avril 1973 notre Association a perdu son Pr~sident 

d'honneur: le doyen des orientalistes roumains, le bien connu 

armenisant et turcologue H.Dj. Siruni s'est cteint apres une longue 

et poignante souffrance. 

Ni le 18 avril 1890 â Ada-Pazar1, en TurCf'Jie, H.Dj. Siruni 

a fai t, jeune encore, ses preuves comme ecrivain et joumaliste. 

Arrive a Bucarest apres lt1. premiere guerre mondiale, îl fit en 

1922 la connaissance de Nicolae Iorga, dont îl devint bientot un 

des collaborateurs Ies plus assidus et estimcs. L'amitie et Ies 

conseils prodigues a son jeune a latere par le grand historien 

roumain allaient orientcr Siruni vers le mcticr du phîlologue et du 

paleographe. 

Scs rcchcrchcs dans le domaine des manuscrits anciens et 

des sourccs oricntalcs pour l'histoire des peuplcs roumain et 

armfuien lui ont valu l'estime des plus grands sp:cialistes 

europccns. Les nfsultats aux,-iels avaient abouti scs travaux 

philologiq1.1cs ont etl publics au ftl des annccs dans Ies revues 

Arhiva Românească, Revista Arhivelor, Revista Istorică, Hrisovul, 

Balcania. Scs ouvragcs Ies plus importants concemant 
' , . I historiographie roumaine ct armcmennc sont Ies suivants: 

Tipăriturile armeneşti din România (1931), O corespondenţă 

necunoscută in limba turcească a lui Scarlat Calimachi (1931), 

Manuscrisele armeneşti de la Academia Română (1932), 

Documente turceşti referitoare la evenimentele din 1821 (1940), 

Cîteva cărţi armeneşti tipărite de Gh. Asachi (1940), Domnii 

români de la Poarta otomană (paru sous l'egide de 1' Academic 

Roumaine, 1941 ), Monedele turceşti in Ţările Române (1944), 

Armenii în viaţa economică a Ţărilor Române (1944), Spătarul 

Nicolae Milescu şi rolul său in relaţiile armenilor cu Petru cel 

Mare (1960), Inscripţii armeneşti din Bucureşti (1965), Rolul 

armenilor din India in mişcarea de eliberare a _poporului armean 

(1967)- d'apr~s un document decouvert l Bototani, au nord de 
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la Moldavie. 

Insigne promoteur de la vie culturelle au scin de la 

communautC annenicnnc de Roumanie, H.Dj. Siruni a mis cn 

ocuvrc ct a fait paraîtrc maintc publication cn roumain ct cn 

armlnicn, cn vuc de fairc connaîtrc de son micux l'histoirc ct la 

culturc des Armenicns vcnus vivrc parmi Ies Roumains, Ies 

influenccs echangecs mutucllcmcnt au cours des derniers sieclcs. 

Parmi ccs publications Ani - revue de culture armenienne-a joui 

d'un prcstigc sans ~gal. cn comptant parmi scs collaboratcurs 

nombrcaux des plus emincnts savants roumains ct ~trangcrs. 

Exccllcnt connaisscur de l'ocuvrc po~ti~ue de Mihai 

Eminescu, Siruni a signe dans les annccs '30 toutc une seric 

d'~tudcs ct de traductions, publiecs dans la rcvue parisiennc de 

languc armenicnnc Anahit ct dans le journal Araz, 

contributions recueillies apr~s coup dans un volume 

chalcurcuscmcnt re'iu par le monde des lettres. 

Dans ses derniercs ann~es, H. Dj. Siruni a deploy~ une 

intense activite de publiciste dans Ies rcvues et Ies journaux 

armfuicns Ies plus connus du monde enticr. 

Pour signifier lcur respect ct leur estime envers la 

personnalit~ culturelle de H. Dj. .Siruni, Ies rnernbres de 

I' Asso_ciation Roumaine des Etudes Oricntales ont acclame - le 

jour mcmc de la constitution de ccttc societe scientifilJUe - son 

election comme Prlsidcnt d'honncur des orien talistes roumains. 

Scs collaboratcurs, ses ancicns elevcs, tous Ies membres de 

I' Association Roumainc des ttudcs Oricntalcs pcrdcnt par la 

clisparition de H. Dj. Siruni un grand ami ct un maîtrc bicn-aime. 

D.S. 
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AUREL DE CEI I 

Le 24 avril 197 6 est mort subitement a Bucarcst le savant 

orientaliste roumain Aurel Decei, vice-prcsident de notrc 

Association d'ctudes oricntales. 

NE le 15 avril 1905 a Gura Rîului, petit villagc des 

alentours de Sibiu (Transylvanie ), Aurel Decei fit ses etudes 

secondaircs a Sibiu, Blaj et Alba Iulia et celles universitaires a 
Cluj; en 1928 ~ obtient sa licence es lettres (langue roumaine et 

histoire). Pendant Ies annces 1928-1938, îl continua ses ctudes 

comme boursier de l'Ecole Roumaine ~ Rome (Accademia di 

Romania), cn fouillant surtout Ies archives du Vatican. Les 

resultats de ces rccherches furcnt publils dans la revue de cette 

Ecole, "Diplomatarium ltalicum.". Une nouvelle bourse 

d'enseignemcnt le porta en 1932 a Istanbul, ou il put se 

convaincre de l'importance des ctudes de turcologie pour l'histoirc 

roumaine. 0n peut dire 'fle son ~jour dans l'ancienne capitale 

ottomane fut pour lui son chemin ~ Damas: de ce moment îl se 

dccida a consacrer tous scs efforts a l'etude du passe des peuples 

turcs, dont l'histoire est si ctroitement liee a l'histoire du peuple 

roumain. Un heureux destin le conduisit, toujours comme 

boursier, pendant Ies annces 1933-1935, ~ Paris et a Berlin, ou îl 

lcouta Ies maîtrcs des etudes oricntales: Jean Deny (langue 

tur-r1e), Gaudefroy-Demombynes (langue arabe), Henri Massc 

(langue persane), Vladimir Minorsky et Gaston Wiet (institutions 

islami'flles) a Paris, et Oskar Jăschke (langue tur'f'1e), Walter 

Bjorkman (langue arabe), Sebastian Beck (lan~e persane) ă Berlin. 

A la fin de ses ~tudes, en 1935 îl devint diplomcf de l'Ecole 

Nationale des Langues Orientales Vivantes. Deux annees plus tard 

ii soutint a l'Universitc de Cluj sa these de doctorat si riche de 

promesses, Les Roumains pendant Ies IX-e-Xll/-e siecle ~ la 

lumiere des sources armeniennes (publiee en volume cn 1939, 196 

p.). Nommc sccre'taire de prcsse a la Legation roumaine d'lstanbul 

170 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



(1940) ct puis conscillcr culturcl, A. Decei poursuivit scs 

rechcrchcs dans Ies archives ct Ies biblioth~'f'les ottomancs cn 

tirant unc richc moisson d'infonnations pour l'histoire des 

rclations roumano-tur,ucs. 

La solidite de scs ttudes, l'irudition de la documentation, la 

maitrise des sourccs oricntalcs et occidentalcs, la hauteur de vue, 

la nouveautc des conclusions le consacrhcnt commc le mcilleur 

sp~cialiste de l'histoire des rapports entre Ies Pays roumains et 

l'Empirc ottoman. 11 se tailla unc reputation a part et son 

prestigc scicntificpie le fit situer parmi Ies collaborateun des 

nouvclles iditions de l'Encyclopedie de /'Islam (tur.,.1e et 

anglo-fran~aisc ), - pour la'f'lcllc il rcdigea des articles conccmant 

l'histoire roumainc et balkanique - ct lui valut l'honneur d'etrc cn 

1946 parmi Ies fondateun de la c~l~re Societ/ lnternationale des 

Orientalistes, dont il fut elu vicc-prlsident en 1957. Dcpuis 1954 

il ~tait membre de la Roya/ Asiatic Society de Londres et l'annee 

suivante ii dcvint conseillcr de la section histori~e de I' Academie 

lntemationalc Libre des Scienccs et des Lcttrcs (Paris). 

De rctour en Roumanic, ii travailla d'abord aux Archivcs 

d'Etat, puis comme chercheur scientificp1e a l'Institut d'Histoire 

"N. Iorga" de BucaresL Cc fut la ~riode la plus Uconde de son 

activite scicntifi4fllC par le nombre ct la (fllalite de ses etudes et 

rechcrchcs. 

Maitre d'un vrai anenal philologi'fllc - il posscdait 14 

langues ltrangcrcs - il s'est accr1is un largc horizon a la fois 

d'histoire orientale, balkani'f',le et occidentale, ff1i lui permit de 

saisir ct de mcttrc cn lumiere l'intcrpc!:nc!:tration de l'Orient et de 

l'Occident dans l'cspace roumain. 0n pcut distinguer deux 

clircction.s fondamcntalcs de rcchcrche dans l'activite scientifi,uc 

d'A. Dccei. 

La premi~ fut l'~tude des sources orientales sur l'histoire 

des Roumains a la fin de la pfuode dite "le millenaire obscur" 

(rne.xine sieclcs). Parmi Ies contributions conccmant Ies 

informations des sourccs orientalcs sur la phase finale de 

l'cthnogenesc roumaine, il faut citcr, c:n dchon de l'ouvrage deja 
mcntionn~ sur Ies sourccs annwennes, Sur un passage du 
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geographe persan Gardizi (en roum., 1936) et La mention des 

Roumains (Walal]) chez al-Ma'fdisi (1974). Pendant Ies demi~res 

annees de sa vie ii se pencha sur Ies donn~es concemant 

l'apparition de la soci~te' feodale roumaine offertes par Ies sources 

arabes et persanes (L'invasion des Tatars de 1241/1242 dans nos 

regions selon la Djami' at-tevarikh de Fazi ol-Lah Ralid ed-Din, 

1973). 

L'autre direction de recherche fut l'histoire des relations 

.entre Ies Roumains et Ies Turcs. Sa demarche dans cette direction 

embrassa trois aspects principaux: la reconstitution rigoureuse de 

ce CfU'on appelle aujourd'hui historie tfvcnementielle (Le probl;me 

de la colonisation des Turcs Seljoukides dans la Dobrogea au 

Xl/Je siecle, 1968; Etablissement de Aktay de la Horde d'Or dans 

l'Empire ottoman au temps de Yildinm B~yţzid, 1955); la 

fonction europemne de la rtsistance antiottomane du peuple 

roumain (Les relations entre Michel le Brave et l'Empire ottoman, 

1975) et le statut d'autonomie des Pays roumains dans le cadre 

de la Pax ottomanica (Le trai te de paix - , sulhnâme - conclu 

entre le Sultan Mehmed II et Etienne le Grand en 1479, 

en roum.,, 1945; Aloisio Gritti au service du sultan Soliman 

Kanunî, d'apres 'f"elrues documents turcs inedits (1522-1534), en 

roum., 1974). 

Dou: d'un charme personnel 'f'lÎ faisait le dclice de ses 

comunications et interventions dans Ies debats scientifitfues, A. 

Decei sut donner ă ses ecrits, au dela de l'e'rudition, une saveur 

et une couleur vraimcnt orientales. Son ocuvre riche et solide 

passcra avec succ~s I' examen du temps. 

Virgil Cioclltan 
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