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BYZANTINE JURIDICAL INFLUENCES
IN THE RUMANIAN FEUDAL SOCIETY

Byzantine Sources of the Rumanian Feudal Law

by GHEORGHE CRONT

1. CAUSES AND WAYS OF RECEPTION

The plurality of law systems was one of the characteristics of the
Rumanian feudal society, reflecting one of the internal features of that
society. In Moldavia and Wallachia, four law systems were in force all
over the Middle Ages : the consuetudinary law, based on juridical customs,
the law ,a codes, based on Byzantine sources, the Prince's law, based on
normative charters and, after the Ottoman rule set u.p, the suzerain law,
based on Turkish firmans 1. The coordination of these systems consti-
tuted a long historical process, conditioned by the consolidation of the
state apparatus and by the strengthening of princely authority. The
unification of the law was rkot wholly achieved even up to the end of the
Middle Ages. Codes and princely charters came into wider use only in
the period of decay of feudalism, when ca.pitalist relations made their
appearance, gradually restricting the validity of unwritten law.

The introduction of the Roman-Byzantine law in the Rumanian
Countries needs an explanation from a historical point of view. Juridical
borrowings are first of a,11 cultural ones. Bourgeois historiography could not
properly appreciate this phenomenon. Some historians thought that

1 To the same effect see Val. Al. Georgescu, 7'rdsdturile generate f i izooarele Codului
Calimach, in "Studii", XIII, 1960, 4, p. 75.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., II, 3-4, p. 359-353, BUCAREST, 1964

www.dacoromanica.ro



2 A. D. Xenopol, Istoria Romdnilor din Dacia Traiand, vol. VII, Yassy, 1896, p. 126;
N. Iorga, Isloria literaturii rorminesti, 2" ed., vol. I, Bucharest, 1925, p. 280.

I. Peretz, Curs de istoria dreptultti roman, 211d ed., vol. II, parL I, Bucharest, 1928,
p. 435.

4 St. Gr. Berechet, Descoperirea a (loud manuscrise juridice romdnesti, in harry tri?
I, Yassy, 1938, p. 9.

6 Carie romaneasca de Intratdittrà 1646, critical edition, Bucharest, 1961, pp. 20-24.
See our studies on the Dreptul bizantin in Tdrile Rorniine, in "Studii", XI, 1958, 5, pp. 52-56;
XIII, 1960, 1, pp. 76-79.
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certain foreign borrowing;s had degraded Rumanian culture. Others con-
sidered that the same borrowings influenced in no way the cultural produc-
tions of the Ru.manian people. Others still exalted the benefit of cultural
borrowings. As regards Byzantine juridical loans, almosi all of the old
historians disregarded their active functions and their positive role in
constituting the written law of the Rumanian feudal society. Some asser-
ted that the Rumanian codes based on Byzantine sources had not been
effectively applied 21 others maintained that those codes were indited
only "for the scholars' use" 3, and others con.sidered that "their contents
was alien to the soul of our people" 4. Such explanations took into
account neither the wide circulation of juridical manuscripts, nor the
sp- reading of printed matters with normative contents, nor the active role
of cultural loans.

The wide circulation of Byzantine nomoca,nons and juridical codi-
fications in the Rumanian feudal society may no longer be denied now-
adays. It is also admittal that the Rumanian codes of the 17'h centu.ry
and the Rumanian-Greek codes of the 18'h century and of the beginning
of the 19'h century were largely based on Byzantine juridical sources.
More recent investigations have shown that these codes had been applied
in the Rumanian Principalities in the conditions of the plurality of law
systems, generally characterizing feudal states 5. The reception of Roman-
Byzantine law in the Ru.manian feudal society was a historical process
which could be accounted for only by the real needs of that society. The
reception was an interna.1 process, with active social function.

Cultural borrowings are not the result of personal preferences but
that of Frocial requirements. They are conditioned especially by social
relations. The borrowing of codifications and law norms, besides the
general importance of cultural borrowings, has also the practical aim of
carrying out the juridical relations appeared in the society that borrows.
The juridical loans which formed the background of the written law of
the Rumanian feudal states have to be interpreted dialectically. Answering,
generally, to the real requirements of the Rumanian feudal society, Byzan-
tine juridical borrowings became in their turn a creative factor of the
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I Karl Marx to Lassalle. on the 22nd of July 1861, in Karl Marx and Fr. Engels, Despre
arid §i literaturd, Bucharest, 1953, p. 26.

7 Fr. Engels, Ludwig Feuerbach si sfirfitul filosofiei clasice germane, in K. Marx-Fr.
Engels, Opere alese tn cloud volume, vol. II, Bucharest, 1952, p. 361.

8 BYZANTINE JURIDICAL INFLUENCES 361

Runianian law formed by the selection and adaptation of Byzantine
principles and rules to the Rumanian social needs.

Byzantine juridical sources did not always circulate in faithful
version of their authentical contents. Distorted and mistaken meanings
were frequent in Slavonic, Greek and Rumanian versions of those sources.
Misinterpretations had a historical significance not only as regards the
quality of translations and the skill of code compilers but especially
as regards the adaptation of the sources to the Rumanian social realities.
Referring to the use of seme Roman juridical institutions by the bour-
geois society, Karl Marx showed that it was not appropriate to speak of
a "distortion of the Roman law" whenever the later was found to be
"misinterpreted". What might seem to be a distortion was in fact an
ada,ptation to the needs of the society. "The misunderstood form is the
general one, that which may be employed for the general use, in a
certain stage of development of the society" 6. Also referring to the phe-
nomenon of juridical loans, Fr. Engels showed tha,t by juridical practice
the received law could be lowered or raised at the level of the respective
society 7.

From a historical standpoint there appears that the use of Byzan-
tine juridical sources in the Rumanian. Principalities was conditioned by
the character of the Ru.mania,n society and by the nature of its political
organization. In the conditions of early feudalism, i.e. between the 10th
and the 13th centuries, there could exist no other written law in the
Rama,nian society tha,n that of Byzantine nomocanons. No manuscripts
of nomocanons circulating at the time on the Rumanian territory have
been preserved: Though the Church had not a constituted hierarchy, it
had a clergy and used books of cult in the form of Slavonic manu.-
scripts. Some of them dating from as early as the 12th or the 135h
century and having a Byzantine contents are still preserved.

If in that period there existed a religious literature on the Rumanian
territory, it is natural that there circulated also nomocanons in full or
in extracts for the strict needs of religio-us life. The appearance of Sla-
vonic nomocanons in the following centuries could not be explained with-
out the appea,rance of a written law in the period of ea,rly feudalism,
when the Church tried to organize itself on. the Slavonic-Byzantine
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In Dobrudja, the Church had been ruled by Greek hierarchs, long before the founda-
tion of Wallachia's feudal state. About 1249-1259 the existing archiepiscopal seat became
metropolitan seat. See : Documente privind istoria Romdniei, B. 13th 15th centuries, p. 5.

9 A. Green (P. P. Panaitescu), Bulgaria tn nordul Dundrii in veacurile IX X, in
Studii qi cercetdri de istorie medie, I, 1950; B. Cfimpina, Le problème de I' apparition des Etats
féodaux roumains, in Nouvelles elides d'histoire présentées au Xe Congrès des sciences historiques,
Rome, 1955, Bucharest, 1955.
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model. Before the formation of the Rumanian feudal states the Church
proved to be closely linked to the Byzantine hierarchy 8.

In the period of development of feudal relations, i.e. between the
14th and the 17th centuries, along with the strengthening of prince's
authority, a Rumanian written law came gradu.ally into existence ; it was
based at first on the same Byzantine nomocanons. which circulated in
manuscripts and then on lay codifications; used as normative juridical
works in the Byzantine Empire. That written law answered to the juri-
dical necessities of the Rumanian feudal siiciety, which attributed a
divine origin to the established authority and to social itratification. That
written law also corresponded to the necessities of feudal monarchy in
the Rumanian Lands, which considered itself from certain points of view
as the successor of Byzantine monarchy. Finally, Byzantine law also
satisfied the juridical necessities of the new social categories rising to-
gether with the dev'elopment of an exchange economy in the Rumanian
Principalities which used the rules of the Roman-Byzantine law in acquisi-
tion of goods and sanctioned their landed properties. That written law
based on Byzantine sources was also used in the period of decaying
feudal relations, because of the higher social needs for protection of
private property against trespassing and contestation.

The Rumanian feudal society looked for a model of written law in
the Byzantine world and found the necessary nomocanons at the South-
ern Slays. The relations with the Bulgarian feudal state in. the 10th
century 9 facilitated the development of cultural Rumanian-Byzantine
contacts. Greek influence was also exerted directly on the feudal culture
existing on the Rumanian territory. After the foundation of the feudal
states, Greek-speaking people were found especially among the higher
clergy and at the Prince's courts. Between the 15th and the 17th centuries
such literate persons composed poems- and compiled chronographs in
the Byzantine manner, with references to the history of the Rumanian
people. When the Slavonic schools wasted away, at the time when the
centers of Slavonic culture in the South of the Da,nube were stifled by the
Turks, Greek influence got stronger and stronger. At the same time the
Rumanian language won the Church, the administration, the codes and the
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1° P. P. Panaitescu, Cultura feudald, in the collective work of V. Costachel, P. P. Panai-
tescu and A. Cazacu, Viafa feudald In Tara Rorruineascd si Moldova (sec. XIVXVII),
Bucharest, 1957, pp. 511 515.

n Fr. Aliklosich-Jos. Muller, Acta et diplomata graeca medii aevii, vol. III, Vindo-
bonae, 1860 ; Hurmuzaki-Iorga, Documente privitoare la Istoria Rorndnilor, vol. XIV, part I,
Bucharest, 1915, pp. i-36. The Rumanian translation of some old Greek documents in Docu-
mente privind Istoria Romdniei, B. XIIIthXVth centuries, Bucharest, 1953, pp. 13-22,
25-32.

12 We must mention among these Meletie Sirigos, who was asked by Vasile Lupu to
translate into Neo-Greek the Institutes of Justinian and the Isaurian Eclogue. Dositei, the
patriarch of Jerusalem, Sirigos' biographer, informed us of this fact. See I. Bianu-N. Hodos,
Bibliografia romaneascd veche, I, Bucharest, 1903, pp. 298-313; C. Erbiceanu, Cronicari greci
.cari au scris despre Romani In epoca fanariotd, Bucharest, 1888, p. XI, notes 2 and 3.
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historiography, thanks to the new social forces headed by the townspeople
and the small gentry, who fought against foreign influences lo. But either
in Slavonic, Greek or Rumanian langu.ages, the sources of the written
law of the Rumanian feudal society were essentially the nomocanons
and the collections of Byzantine laws, considered by that society as the
basis of the universal law.

Part of the nomocanons and Byzantine legislative collections were
introduced in the Rumanian Principalities by the agency of the clergy,
before and especially alter the foundation of the feudal states. The official
ielationslip of the churches from the Rumanian Principalities with. Byzance
and Athos dates from the 1,4th century 11. The hierarchs of those churches
kept permanently in touch with the Constantinople' patriarchate even
after the Byzantine world fell under Ottoman supremacy. Greeksi pene-
tration in the clergy and raonasteries of the Rumanian feudal states
made it easier to maintain relations with all the patriarchates included
in the oecumenical unity of the Orthodox Church. From a canonical stand-
point, the Churches of the Rumanian Principalities considered themselves
as constituent parts of that oecumenical unity and therefore they used
canonical rules, operative in the whole Eaitern Church, for the Eastern
Church was considered as an organization of a universal sort.

Besides the settled Greek clergymen, several other Greek clergymen,
especially hierarchs, came during the Middle Ages in order to a,sk for
donations from the voivodes and boyards, who set much store by the
honour of being protectors of the churches of the countries under Otto-
man rule. They made generous presents of lands, villages and money, at
the charge of the Rumanian people .Among those travelling clergymen
there were also some sc-holars, conversant with nomocanons and collec-
tion.s of Byzantine laws. Some of them actually contributed to the intro-
duction of Byzantine law in the Ru,manian Principalities 12. Many a time,
the travelling Greek hierarchs were invited to try law-suits together with

www.dacoromanica.ro



364 GHEORGHE CRONT

Rumanian hierarchs 13. Under such circumstances, the foreign patriarchs.
were considered as universal judges 14 Frequently, the foreign hierarchs,
settled or passing through the Rumanian Countries, also exerted other
judiciary attributions, certifying donation and sale deeds and especially
testaments 15, giving "blasphemy books" (crirti de blestem) III or even
settling some problems concerning the ruling body of monasteries rt.

By participating in the trial of law-suits in the Rumanian Princi-
palities, the Greek hierarchs from the patriarchates under Ottoman rule
used of coune nomocanons and collections of laws in Greek, while Ruma-
nian hierarchs used in the same law-suits Sla,vonic codes and/or also
Rumanian ones. "They studied both the Greek and the Rumanian laws",
stated for instance a docu.ment from the 20th of November 1657, regarding
the law-suit tried by the metropolitan bishop stefan of Wallachia together
with the patriarch Macarie of Antioch 18. As the Church of the Ruma-
nian Principalities used as its own the Byzantine canonic law operative
in all the orthodox patriarchates, one cannot speak of the introduction_
of that law, in the strictest sense of the word. For the Church of the
Rumanian feudal states, the Byzantine canon law is not to be consi-
dered as a law brought from the outside.

Another way of penetration of the Byzantine sources in the Ru-
manian Principalities is represented, roughly speaking, by the economic
relations between Rumanians and Greeks. Levantine merchants began
to come into the Rumanian Principalities as early as the 14th century ;
at first they settled in the ports and then in the towns placed on com-
mercial roads. By their intermedium, the ancient Greek literature and
many important Byzantine works spread on the Rumanian territory.

13 The participation of foreign hierarchs in the trial of some law-suits in the Rumanian
Principalities is recorded in many documents. We mention the documents of 1590, 1592, 1616,
1646 and 1658. The text is in Documente privind Istoria Romaniei, B.16th century, vol. V.,
pp. 428-429; vol. VI, p. 44; 16th century, vol. III, pp. 70 72; 1J. Iorga, Documente privi-
toare la familia Cantacuzino, Bucharest, 1902, p. 9; Arh. SL. Buc., Ithinastirea Coia, XVIII/3.

14 Samuel, patriarch of Alexandria, was invited in 1715 at the Princely "Divan" of
Moldavia in order to take part in the trial of a law-suit, as he was considered to have "Lhe
title of judge of the world" ("are titulus giudeciltoritt lumii"), N. Irga, Studii §i documente,
VI, Bucharest, 1904, p, 419.

15 Documente privind Istoria Romeiniei, B.16th century, vol. II, p. 309 ; N. Iorga, Studii
f i documente, V, Bucharest, 1904, p. 300, note 1.

" Documente privind istoria Romeiniei, B.XVIth century, vol. VI, pp. 41-42; N. Iorga,
Studii si Documente, X, p. 136.

17 Such a document was given by Jeremiah, patriarch of Constantinople, in 1543, for
the Cozia monastery (Documente privind istoria Romdniei, B.16th century, vol. VI, pp. 56-57.

13 I. C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantactnino, Bucharest, 1919, p. 220.
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BYZANTINE JURIDICAL INFLUENCES 365.

After the Byzantine world fell under the Turkish rule in the 15th century,
the Greeks who fled to the Rumanian Principalities brought with them,
among other valuable works, nomocanons and collections of Byzantine
laws. Some of them were copied in the Rumanian Countries, others were
even translated into Rumanian. Most of them were lost, as manuscript
preservation was not a concern of the feudal society. The Greek entered
then trade and high offices vacant in the Rumanian Principalities and
facilitated at the same time the exertion of an active Greek influence
on the Rumanian feudal culture. These Greeks also provided some of
the manuscripts from which the texts of the codeshad been copied 19.

The Greeks also penetrated into the Rumanian Principalities by poli-
tical means, especially in the 17th and 18th centuries. Being employed as-
dragomans by the Turks, and subsequently playing an important part in
Ottoman diplomacy, the Greeks became princes and high officials in the
Rumanian Principalities. They acquired lands and villages and exerted a
peculiar influence on the Rumanian feudal society. Some of the nativo
boyards tried to fight the Greeks, especia,lly in order to mainta,in their
high offices. Others endeavoured to adapt themselves, by serving the
interests of the Phanariot rulers, becoming related to them, by entering
into commercial partnership, by training their children in Greek schools,
by supporting the settling up of Greek printing houses and the spreading
of Greek books. It was from that period that dated the printed Greek-
Rumanian codes : Pravilniceasca Condicd (The Juridical Code) of 1780,
Codul Calimach (The Calimach Code) of 1817, Legiuirea Caragea (The
Caragea Legislation) of 1818.

Byzantine sources were also the basis of juridical works in Greek
manuscripts among which the most important were : the Nomicon Pro-
chiron by Mihail Fotino 2(3, written in three versions dating from
1765-1777, and the Pandects of Toma Carra 21 of 1806.

19 The nomocanon of Manuel Malaxos, included in Indreplarea Legii of 1652, was trans-
lated into Rumanian from a Greek manuscript, found by the metropolitan bishop Stefan
of Wallachia at Gheorghe Candi, a Greek settled in Bucharest, who had obtained even a
boyard title. This Greek liad houses in Bucharest and flour-mills on the DImbovilza (State
Archives of Bucharest, Slobozia Uzi Enaehe, 11/11, the document of 18.YII, 1642, R.P.R.
Academy, Mss XLIII/58-61, the documents of March 31 and May 1, 1644).

29 The department of old Rumanian institutions from the Institute of History of the
R.P.R. Academy is preparing for publication the Greek texts of that work, together with the
Rumanian translation.

21 The Greek manuscript of this work entitled Havaixr/ is kept under the figuie
in the Library of the Yassy University.
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22 The document of 1592-1593 given by Jeremiah, patriarch of Constantinople, refers
lo nomocanons as it states the application of "codes" and "canons" in Wallachia. The docu-
ment is to be found in the collection Documente prioind istoria Romdniei, 16th century, B.,
vol. VI, p. 57.

2s Al. Green (P. P. Panaitescu), Inceputurile dreptului scris tn limba romdnd, in
1 Studii*, VII, 1954, 4, pp. 215-228.

24 The Greek text in Rallis-Potlis, Sintagma Ateniand, IV, pp. 432-446.
25 The 12 leaves left from that code were studied by Ion Bianu, who published them

in photocopy. C. A. Spulber edited Cea mai veche praoild romdneascd, Cernauti, 1930.
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2. THE USE OF BYZANTINE NOMOCANONS

The first monuments of the written law in the Rumanian Princi-
palities were based on Byzantine nomocan.ons. The latter were laic laws
blen.ded with church canons, copied by order of the hierarchs andfor
of the princes. They circulated at first in Slavonic translations, then both
in the Greek original and in the Rumanian translation. Nomocanons did
not reach the popular masses, but they were actually used by clergymen
and feudals. The manuscripts of the nomocanons kept till today, as
well as the documentary references regarding codes 22, are doubtless proofs
that the nomocanons had actually been employed ; one cannot think
that their copying and circulation was intended only to studies and scien-
tific researches in the respective historical period. ByZantine nomocanons
were known to be translated from the Slavonic lan.guage as early as the
14° century for the needs of the feudal states and of the Churches of
Bulgaria and Serbia. The first Rumanian translations of nomocanons
dated from the secon.d half of the 16° century and proved the need for
their application 23.

The oldest Byzantine canonical collection used in the Rumanian
-Principalities was the Canowleon of Joh,n the Faster (Canonicul lui loan
Pustnicul). Written in Greek by the patriarch John of Antioch in the
6th century, the collection included stipulations concerning penitencial
discipline. It circulated in Greek 24, as well as in translation, as annex
of the Syntagma of Mathew Blastares (Sintagma liii Matei Vlastare). That
collection was the basis of the first printed Rumanian code, called The
Code of Dud (Pravila de la Ieud) 25 considered to be printed by Coressi
in 1563. The Canonicon was used by Malaxos in his nomocanon and
throu.gh his agency, by the compilers of the Rumanian code writers of
the 17° century, especially by Eustratie the Councilor (Eustratie Logo-
Caul). The Book Useful for the Soul (Cartea folositoare de suflet), trans-
lated from Neo- Greek and printed in Wallachia in three editions, in 1799,
1800 an.d 1827, includes in its second part the Canonicon of John the
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26 The Preface was printed by I. Bianu and N. Hodos, Bibliografia romaneascd veche,
II, Bucharest, 1910, pp. 412-413.

27 it was pointed out by A. A. Solovicv in roauumun H. Ehonuna [N. Tschupik's
Year-book], XXXVII, Belgrade, 1928. It was mentioned by Al. Grecu (P.P. Panaitescu),
Inceputurile dreptului scris in limba romcind, in Studii 0, VII, 1954, 4, p. 216.

29 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., Bucharest,
1959, pp. 158-159.

29 Repertoriul monumentelor §i obiectelor de arid din timpul lui , te fan cel Mare, Bucharest,
1958, p. 443.

99 it is the manuscript no. 131 in the Library of the Academy of the R.P.R.
31 The code sent to Ivan the IVth was discovered at Lwow in 1870 by Emil

Kaluiniackij ; q.v. St. Gr. Berechel, Istoria vechiului drept romanesc. I. hvoarele, Yassy, 1933,
p. 126.
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Faster 'O.. The penances of that Canonicon were milder that those stipu-
lated by other Byzantine canonical collections. The canon book was used
by clergymen when it came to penance application.

The oldest juridical manuscript, a nomocanon in the Slavonic lan-
guage, copied in Wallachia, was entitled Zakonic and was written at
Tirgovi§te in 1451 by Dragomir, the Scribe (GrAmäticul Dragomir) by
the order of the Voivode Vladislav II. The manuscript is lost 87 Almost
of the same time stands the oldest Slavonic man.uscript, containing the
Syrdagma of Mathew Blastares, a Byzantine nomocan.on which had the
widest circulation in the Rumanian Principalities. Written in Greek in
1335, this nomocanon was immediately translated into Slavonic, for the
needs of Bulgarians and Serbs ; later on it was copied and recopied many
times in Moldavia and Wallachia.

The Code of Neamtz (Pravila de la Neamt) written in 1492 by
Gherasie was only a copy of the Slavonic translation of Mathew Blastares'
Syntagma 28 The same code was copied in 1495 at Yassy by Damian
the Scribe (GrAmAticul Damian), by order of Stephen the Great 29. Those
manuscripts contained the Synta,gma in a more developed version than
that of Serbian texts written in. the 14th century. The manuscript of 1472
has been preserved 39. It also comprised a short Latin-Slavonic dictionary
for clarifying the Latin terms used in the code. Latin words like "pretor"
and "magistrat" needed explanations. That glossary is one more proof
that the code had been in force. When in 1556 the tzar Ivan the rya,
asked Alexandru LApu§neanu to give him a Syntagma in Slavonic trans-
lation 'with subdi-visions in the order of the Slavonic alphabet, for the
needs of Russia, Maicarie the Chronicler was able to finish the requested
work in less than two yea,rs 31

Mathew Blastares' Syntagma was operative also in Wallachia. It is to
be found in the so-called Code of Bistritza (Pravila de la Bistrita), given
to the Oltenian monastery by Neagoe Basarab's wife (1512-1521). In
1636 the Slavonic manuscript of that Code was studied and commented
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upon by Udriste NAsturel 32. Mathew Blastares' Syntagma was applied
through the agency of printed Rumanian codes, being mentioned, accord-
ing to those codes, even in the 18' century by Church instances in the
trial of divorce proceedings 33.

In Moldavia there also circulated other Byzantine nomocanons,
translated into Slavonic from Greek originals not yet identified. They
were used afterwards in the Ru.manian Principalities, especially for
drawing up the Code of Govora in 1640. Thus the Code of Bisericani
(Pravila de la Bisericani) of 1512, written by the order of the voivode
Bogdau the jJJrd was based on a Byzantine nomocanon, though it also
comprised a Moldavian chronicle. It was used for the writing of the Code
of Govora, in 1610, a manuscript of which is to be found at the Central
Public Library in Moscow 34.

The Code of Neamiz (Pravila de la Neamt) of 1557 resembled that
of Bisericani. A manuscript is preserved in the Library of the Academy
of the R.P.R. 35. That code was based on a similar Byzantine nomo-
canon. Written by the order of Grigore, the metropolitan bishop, the code
comprised, besides the nomocamonic stipulations translated from Byzan-
tine collections, sOme forms of address to the prince, to high officials;
to the metropolitan bishop and to father superiors ; its contents proves
that the code was intended for the practical needs of clergymen. It also
included some annalistic notes concerning the history of Moldavia 36
That code was also used in drawing up the Code of Govora (Pravila de
la Govora).

The Code of Patna (Pravila de la Putna) of 1581 was a Byzantine
nomocanon similar to the two above mentioned ones. Several descrip-
tions were preserved 37. It was also used for the Code of Govora. In the
composition of the latter there also entered parts of another Byzantine
nomocanon, which is kept at the Library of the Academy of the R.P.R.,

32 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., vol. I,
p. 383-385.

33 Q.v. P. F. Tinculescu, Cdrit de despiirjeald (1766-1774), Bucharest, 1932, p. 60.
34 That code was described by A. I. Iatzimirskii, Caaeauctcaa u pycciza.s pysonucu

pymbutcnu.zb 6u6.euomeira, [Slavonic and Russian Manuscripts of the Rumanian Libraries],
Petersburg, 1905, pp. 85-86. It was also described, according to Iatzirnirskii, by Ion Peretz,
Curs de istoria dreptului roman, vol. II, part I, Bucharest. 1928 pp. 223-237.

35 It is the Slavonic manuscript no. 636; q.v. P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave
din Biblioteca Academiei R.P.R., I. p. XV.

" The Code of Neamtz of 1557 was described by loan Bogdan, Cronice inedite atin-
Oloare de Istoria Romanilor, Bucharest, 1895, pp. 83-89.

37 Dimitrie Dan, Maraistirea fi comuna Putna, Bucharest, 1905, p. 78; Ladislas Pi6.
Les lois roumaines el leur connexité avec le droit byzantin, Bucharest, 1897, p. 11 ; Ion Peretz,
op. cit. pp. 239-241 ; Ch. Grout, Pravila de la Govora, in Studii a, XIV, 1961, 5, pp. 1217rm.
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in a Middle Bulgarian. translation. It is the so-called Code of Bistritza
.of 1618, copied in Moldavia in the days of prince Radu Milmea 38 .All these
n.omocanons circulated in Slavonic, the language of Rumanian feudal
.culture between the 10" and the 16th centuries. They are constitu.ent parts
of Slavo-Rumania,n culture with Byzantine contents. Their use as basis
of the written law is explained by the predominant role of the Church as
cultural institution in the feudal society. These nomocanons could be used
only by clergymen and cultivated feudals, versed in the Slavonic language.
-Their contents was aimed to regulate social relations and institutions un.der
the administrative, disciplinary and juridical competence of the Church.

Towards the end of the 16 century and especially in the first half
of the 17" century, when Greek influence began to be exerted directly
on Rumanian feudal society, without the agency of Slavonic culture,
Byzantine nomocanons circulated in the Rumanian Principalities in the
Greek language as well. The oldest of those nomocanons was Aristen's
Nomocanon. It was drawn up by the nomophylax (law guardian) Alexie
Ari sten at the request of the Byzantine Emperor I ohn Comnenus (1118-1143)
.and it was based on an older source, i.e. the Canonic Synopsis of Stephen
of Ephes, which stands from the 7th century. One of the Greek ma,nu-
scripts of Aristen's Nomocanon was included in a codex translated into
Rumanian and used for the Guide to the Law (Indreptarea Legli) of 1652 39.
The second part of that guide is Arist+3n's Nomocanon itself. The Greek
manuscript on which the Rumanian translation was based has not been
preserved. In foreign libraries there are several manuscripts of that
nomocanon 4°. The Russian translation of Aristen's Nomocanon was printed
in two editions, in 1650 and 1653, being included in the great code
Iformchaia Sniga (The Guiding Book) 41. The Greek text was printed
twice 42. A peculia,rity of that nomocanon is the fact that it had an
-exegetic character, containing interpretations of canons and of stipulations
of the Byzantine law.

Another Byzantine nomocanon used in the Ru.manian Principalities
was the Nomocanon of Manuel Malaxos. It stands from 1561-1562 and

234 It was described by Ion Peretz, Curs tle islario dreptului ronuln, vol. II, part I,
Bucharest, 1928, pp. 241-245.

3° Q.v. our study Dreptut bizantin in prile Ronuine. Indreplarea Legii din 1652, in
e Studii XIII, 1960, 1, pp. 71-72.

4° C. A. Spulber, Eludes de droil byzantin, VI. Indreplarea Legii. Le code valagne de
1652. Pe partie. Histoire, Bucharest, 1938, pp. XXXIVXXXV.

41 Q.v. Nieodim Milas, Dreptul bisericesc oriental, translated by D. I. Cornilescu and
V. S. Radu, Bucharest, 1915, pp. 152, 157-161.

42 Beveregius, Synodicon, Oxford. 1672; G. A. Rallis and M. Potlis, Athenian Syntagma,
IIIV, Athens. 1852-1854.
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55 That code will be published by the Academy of the Rumanian People's Republic
in accordance with the text prepared by the Institute of History, the Department of Old
Rumanian Institutions, on the basis of the manuscript incribed under the figure 41 at the
Library of the Cluj Branch of the Academy of the R.P.R.

" From the Greek text of Malaxos' Nomocanon only chapters IX and CXXXVII-
-CCXXVIII were published in the Athenian journal eip.iç VII (1857). The complete text of
that nomocanon, based on the Greek manuscript (figure 307 of the Library of the Academy
of the R.P.R.) will be published in extenso by V. Green and Gh. Cront, as an annex to the
new edition of Indreptarea Legii of 1652.

45 Felician Bran, Dreptul canonic oriental, vol. I, Lugoj, 1929, pp. 11, 30, 36-37.
Q.v. also our study Dreptul bizantirt In Pirtle Romeine, Indreptarea legii din 1652, in e Studii »,
XVIII, 1960, 1, p. 79.

46 Only the table of contents and the prefaces were published by A. G. Monferratos
in Greek, at Athens, in AcX-rtov r Easo.;-.Lxijgxe ifl.voXorxijç Trcupsiceg 7.51% 'EXXc'eaoç,
III, 1890, 2-3, pp. 210-213.

47 Three Greek manuscripts of that nomocanon are kept in the Library of the Academy
of the R.P.R. (figures 220, 229 and 800). Another manuscript is kept at the Library of the
University of Yassy (figure 303).

Mss. No. 1271 and 1468.
45 Manualui juridic al lui Andronachi Donici, critical edition, Bucharest, 1959, titles

30 and 35, pp. 93 and 113.
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liad a wide circulation in the Byzantine society after its lall -under the
Ottoman rule. It was written in classical Greek and then in Neo-Greek,
fact indicative of iti practical aim. The Library of the Academy of the
Rumanian People's Republic owns 18 Greek manuscripts, comprising
different variants of the text of that nomocanon. The same nomocanon
was also used by Eustratie Logofatul (the Councilor Eustratie) in his
Selected Code (Pravilä aleas) of 1632, a R-umanian imprinted code 43.
Manuel Malaxos' nomocanon was the basis ot the Rumanian code Guide
to the Law (Indreptarea Legii) of 1652. Out of the 417 chapters (gla/ve) of
that code, 314 comprised the Rumanian translation of Malaxos' Nomo-
canon 44. Thus, through the agency of the code of 1652, both Aristen's
and Malaaos' Nomocanons were in force not only in Wallachia and
Moldavia, but also in Transylvania, where the Guide to the Law was the
normative rale of the Rumanian Church 45.

. In the 1'7' and 18th centuries the nomocanon of Jacob of Janina was
in force in Moldavia. Written in 1645 in Neo-Greek under the title
`11 pocx-rvEoc Tv etpxLepécov (The Bishops' Staff) 46, that nomocanon was an
alphabetical collection made on the model of Mathew Bbstares' Syntagma.
It circulated in Moldavia, at first in Greek man.uscripts used by monas-
teries 47. In 1754, it was translated into Rumanian by Cosma. the Monk,
prompted by the metropolitan bishop Iacob of Putna. The Rumanian
translation was entitled Vactiria or the Bishops' Staff (Vactiria, adieä
Cirja arhiereilor). Two copies of that translation have been kept at the
Library of the Academy of the R.P.R. 45, Andronache Donici used that
nomocanon in his Juridical Handbook of 1814 49. There exists sure histo-
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heal evidence as regards the operativity of the nomocanon in Moldavian,
law-suits 50 The nomocanon was not yet studied a.

Being aimed at replacing Blastares' Syntagma in the juridical prac-
tice of Church paid laic instances, that nomocanon had a richer and better
systematized contents than its model.

The Juridical Handbook of Theophilns from Janina (Manuadul juridic
al lui Teofil din Janina) 52 was a nomocanonical work written in. the
18th century, which circulated in the Rumanian Principalities. Written in
1788 in Neo-Greek, this nomocanon distinguished itself by a systematical
treatment of the material, having indeed the nature of a handbook.
The Library of the Yassy University owns a Greek manuscript of that
handbook 53. The manuscript belonged to a Greek who was in Bucharest
in. 1814, but later it became the property of Mihail Kog6lniceanu, -whose
autograph appears on one of the liminary pages. We do not maintain
that this handbook should be considered as a source of Rumanian, feudal
la,w, since it is mentioned neither by Rumanian codes, nor by the
judiciary practice. We consider that this handbook points from an.other
point of view to the use- of Byzantine nomocan.ons in the first hall of
the 19th century. Sogglniceanu was the barrister of one of the monas-
teries. In order to plead the suits of monasteries for litigious lands,
Kogillniceanu studied of course all the nomocanonical works on which
their rights an.d old privileges were founded. This accounted for his obtain-
ing the Handbook of Theophilus from Janina. The prestige of this Byzan-
tine law was maintained also during the pe,riod of decaying feudalism.
Other works of this kind were known in the Ruxnanian Prin.cipalities too.

Finally, the last work based on Byzantine sources, operative in the
Rumanian Principalities, was the Pidalion. It is a work of canonical
nature -written in 1793 by the monks Nicodim and Agapie of Athos ; it
was printed in Greek at Leipzig in 1800 on demand of the Constantinople
patriarchate 54. The first Greek edition having some mistakes, the Pidalion

3° Q.v. the Anaphora of 1753 regarding the Roset brothers' law-suit in Buletinut
Comisiunii Istorice a Ronulniei, VIII, 1929, P. 22, as well as the character of 1763 regarding
the use of a landed property in Cotofenesti, in Gh. GhibAnescu, Ispisoace gi zapise, IV, part. II,
Yassy, 1915, p. 117.

52 It was pointed out by St. Gr. Berechet, in Istoria vechiului drept romanesc. I.
lzuoarele, Yassy, 1933, pp. 130-131 ; the same author Legedura dintre dreptul bizantin §i romanesc,
Vaslui, 1937, pp. 80-82.

52 This work was printed with errors in 1387 by E. Tapinos and C. Vasiliadis and then
'published in a remarkable critical edition by the Athenian scholar D. S. Ghinis, Noptxòv...
incò esocp1Xou 1.65 1Z 'IcoocvvEvoiv (1788), Salonika, 1960.

52It ¡S the MS. (figure 111-163) of the Central Library of the Yassy University,
brought from the Library of Michaelian Academy.

" II-q8catov Tijg vol-r7iç Nrilòç rilq tau; ityl.ctç xcz3oXtx-7;ç xccì Caroo-raticijç 1-63v tivro
86e(av 'ExxX7;crEceç, Leipzig, 1800.
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" Q.v. N. Afilas, Canoanele bisericii ortodoxe Insofite de comentarii, translated by N.
.Kovincici and N. Popovici, vol. I, part I, Arad, 1930, pp. 121-124.

55 On the basis of this translation an edition with Latin characters was published
after almost one hundred years. This unscientifical edition including a systematization non
.exisling in the original version, was compiled by Zosima TIEN and Haralambie Popescu
and entitled Pidalion ca orinduire noud i iticuiri, Bucharest, 1933.

57 A. Saguna, Enchiridion, adecú carie manuale de canoane, Sibiu, 1871.
58 IV. Sieckel, Das byzantinische Kriinungsrecht bis van 10. Jahrhundert, in 4 Byzan-

tinische Zeitschrift », VII, 1898, pp. 511-512.
58 A. P. Kajdan, G. C. Litavrin, D. V. Udaltzova, Bizanful i Occidental oglindite in

istoriografia burgheza contemporanà, traslation in o Problemc de istorie o, 1961, 3, pp. 187-192.
Basilica (Bccuat.y.&), ed. I. D. Zepos, Athens (1910-1912), II, 6, i-2 ; Epanagoga

('ET:xvxyoyil), II, 4.
Si The stipulations concerning the nature of imperial authority are synthetized in Syn-

lagma lui Maid Vlastare. The Greek text was published by G. A. Rallis M. Potlis, op. cit.,
VI. pp. 123-125.
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was re-edited in 1841, 1864, 1866 and 1908, becoming a normative cano-
nical code for the Orthodox Churches of the Balkan peoples 55. In Ruma-
nian libraries there are numerous copies of the Greek editions of the
Pidalion. In 1842, the metropolitan bishop Veniamin Costache translated
the Pidalion into Rumanian ; it was revised by Neophit Scriba,n and printed
in 1844, in the printing house of the Nea,mtz monastery. Printed in Cyrillic
.characters, the Pidalion or The Helm (Cirma), as the translator termed
it, becanie the official code of the Rumanian Church 56. In his Eneheiridiart
of 1871, the metropolitan bishop An.drei aguna summed up the contents
of the Pidalion, having as a pattern the Rumanian translation printed in
1844 and considered this book as a normative code for the Transylvanian
Church 57.

We must bear in mind the fact that Byzantine nomocanons were
used in the Rumanian Principalities also as the law of feudal states.
In exerting their juridical attributions, the organs of the feudal states
used nomocanons which included essential stipulations for the consolida-
tion of the feudal society. In this respect we mention only the stipu-
lations of nomocanons- aimed at strengthening the authority of feudal
monarchy. The Byzantine Church supported the outlook which attributed
a divine nature to the imperial authority 58 and placed the emperor
above social classes, so that he might better serve the interests of the
ruling class 59. Those interests were watched over by the Church itself.
Byzantine law admitted that the Emperor had not to submit to the
laws of the state but it asked him to abide by the Church directions ".
The stipulations concerning the divine nature of the imperial power were
included in nomocanons, and thus circulated in the Rumanian feudal
states 61, so that from its very foundation on nomocanonical basis the
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62 The documents of the Middle Ages referring to the Prince's authority attributed
frequently a divine nature to this authority. The same outlook appeared in the oldest
works elaborated in the Rumanian feudal society. Q.v. Vasile Green, Thodfdturile lui
.Neagoe Basarab, Bucharest, 1942; P. P. Panaitescu, Intidfdturile lui Neagoe Basarab. Problema
autenticitd(ii, in eBalcania* V-1, 1942, pp. 137-206.

63 I. S. Pereterskii, Digestele lui Justinian, translated by Y. Eminescu, Bucharest
1959, pp. 118-125; q.v. P. Collinet, Etudes historigues sur le droit de Justinien. I. Caractère
oriental de l'ouvre législative de Justinien, Paris, 1912.

64 Sintagma lui Matei Vlastare, in G. A. RallisM. Potlis, Sintagma Ateniand, VI,
Athens, 1859, pp. 29-30.

65 Indreplarea Legii, editien made by the Group for the Old Rumanian Law of the
R.P.R. Academy, Bucharest, 1962.
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Rumanian feudal law attributed divine nature to princely authority 6g
These and other similar stipulations, referring to law matters, entitle
us to con.sider nomocanons as part of the Byzantine Law, received by
the Rumanian feudal so.ciety.

3. THE USE OF BYZANTINE SECULAR LAW

In. the Rumanian feudal states, Justinian's codifications (527-565)
were known especially through nomocanons and Basilicas. The Code,
the Digests, the Institutes and the Novels of Justinia,n comprised a large
part of the classical Roman law and also new stipulations reflecting law
formation under the influence of the transition from sclavagist relations
to the first forms of feudal relations. Justinian's codifications re-vised,
systematized and renewed the Roman law, ensuring its coordination.
This made possible the reception of the la' by the feudal society and
then by the bourgeois society 63. These codifications were not received
as positive law in the feudal states of South-Eastern Europe, but they
exerted a strong influence through nomocanons a,nd subsequent codifica-
tions, especially through the Basilicas, based first of all on the law of
Digests.

In the Rumanian. Principalities, Justinian.'s codifications were used
as indirect sources of the written law of feudal society. Mathew Blastares'
Syntagma of 1335 contained stipulations from those codifications. In
his nomocanon, Mathew Blastares mentioned abbreviations and commen-
taries of Justinian's codifications 64, certainly aimed at facilitating the
adaptation of those codifications to the new social relations. Blastares'
information concerning Justinian legislation were also used by the metro-
politan bishop Stefan of Wallachia in his preface to the Guide to the Law
(Indreptarea Legii) of 1652 65. Therefore the value of the la,w systematized
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66 References to Justinian's texts for the Code of Moldavia of 1646 were made by St. G..
Longinescu, Legi Vechi Romanegti f i isvoarele lor, I, Bucharest, 1912, pp. 1-333.

67 Pan I. Zepos, Mtre4 anivorcoúXou Noistx6v IIp67eipov, Athens, 1959, p. 271.
68 That information also existed in a Greek source, Q.v. I. Bianu and N. Hodos, Biblio-

grafia romdneascd veche, I, Bucharest, 1903, p. 313.
66 The text in I. Zepos-P. Zepos, Jus graeco-romanum, II, Athens, 1931.
70 C. A. Spulber, L'Eclogue des Isauriens, Cernautzi, 1929, pp. 133-142.
71 I. Bianu and N. Hodos, Bibliografia romdneascd veche, I, p. 313.
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in Justinian's codification was known. The Code of Moldavia of 1646-
contained several stipulations from Justinian's codifications, used through
the agency of Prosper Farinaccius' tTeatise which was at the basis of
this code. The same stipulations appeared also in the Guide to the Law
(Indreptarea Legii) -which included the Moldavian Code 66. The juridical
handbook of Mihai Fotino of 1765 also used several stipulations of
Justinian's Digest, Code and Novels". Justinian's codifications essentially
regulated the law based on private property and on the division of society
in antagonistic classes. They could be used therefore as constitu.ent ma-
terial for a part of the written law of the Rumanian feudal society.
Justinians' Institutes, being a didactical work, were especially interesting.
for Rumanian feudal society ; Vasile Lupu requested the Neo-Greek
translation of that work 68, for the necessity of teaching. So the-
juridical ideology of the Rumanian feudal society developed also on the
basis of Roman- Byzantine law.

The Isaurian Eclogue of 726 was a Byzantine codification widely
circulating in Balkan countries. Written in Greek 66, that 'ExXoyil (Eclogue)
was a synthesis of the Roman-Byzantine law. It reflected the persistence
of sclavagist relations in Byzantine society and also the beginnings of
feudal relations. Some parts of the Eclogue were included in medieval
codifications of Bulgaria, Serbia and Russia ". In Wallachia, the Guide
to the LCVW of 1652 (Indreptarea Legii) indicated 25 chapters with stipu-
lations taken from "Leo and Constantine, the Emperors" (Leu si Constantin,
impgrati) i.e. from the Eclogue. Extracts from that Byzantine code were
identified only in eight chapters ; the others were probably taken from.
lost "novels" of those emperors. The stipulations taken from the Eclogue
referred to the terms required for being a witness, causes of divorce,
returning of the marriage portion, right of inheritance, oath trial. The
authors of the Rumanian code did not reproduce faithfully the respective
stipulations of the Eclogue, but de-veloped and commented upon them..
In Moldavia, almost at the same time, Vasile Lupu asked for the translation
of that code into Neo- Greek 71. A student of the Eclogue could assert that,
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under Vasile Lupu, this Byzantine code was on the point of becoming
the national legislation of Moldavia 72

No manuscript of the Eclogue, likely to have been used in the
Rumanian Principalities, has been preserved. It is likely that the printed
text of the Eclogue in Leunclavius 73 edition of 1596 was im use as early
as the beginning of the 17ffi century. Andronache Donici, in his Juridical
Handbook of 1814, used some stipulations from the Eclogue in Leunclavius
edition, which he called Leon, Clavie's book (Cartea lui Leon Clavie) 74.
Donici's Handbook was a synthesis of Byzantine law operative in
Moldavia, at the beginning of the 19" century. Six out of the 42 titles of the
work included references made to the Eclogue, which Donici quoted in
different ways and also called The Statute of the Emperors Leo and
Constantine 75 (Asezämintul imp ära Por Leon 0 Constantin). Do ni ci expoun.-
ded some stipulations of the Eclogue, in order to bring them into accord
with the law in force in Moldavia. These stipulation.s referred to the notions
of law and rules, betrothal and mazriage, succession and trespassing.
Juridical views of Rumanian feudal society were grounded therefore also
on the principles of the Eclogue.

Rumanian feudal law of the 17th century used as a direct source
the remarkable Byzantine code entitled N6v.oç recopyLx6q. This _Farmer's
Law, dating from the end of the 7' century and the begin.ning of the
8th century, inclu.ded rules corresponding to the structure of the Byzan-
tine property of that historical period. The Farmer's Law reflected the
Byzantine law peculiar to -village communities and the appearance of
feudal relations in Byzantine society 76. Southern Slays used that
Byzantine code. Russians also included in Kormchaia Kniga important
stipulations of that Code, having certain similarities with the 'saurian
Eclogue and circulating in old manuscripts together with the Eclogue.

In Moldavia, the Farmer's Law, in an interpretative translation,
was received as written law and inserted in the _Rumanian Book of Learning
of 1646 (Cartea româneasca de invätäturä). Eustratie the Councilor trans-

72 C. A. Spulber, op. cit., p. 129.
73 Johannes Leunclavius (Liivenklau) prepared in 1593 the parallel Greek-Latin text

of the Eclogue, printed by M. Freherus in the collection Juris graeco-romani tam canonici
quam civilis tomi duo. Francofurti, 1596, v. II, pp. 79-134.

74 Manualul Juridic al lui Andronachi Donici, critic,a1 edition, Bucharest, 1959, p. 92,
133.

73 Ibidem, pp. 27, 29, 94, 113, 133-134.
73 E. E. Limit, Busaumutichve upecnibancineo u c.saitsncsas ?warn-mamma [Byzantine

Peasantry and Slavonic Colonization], in « BRSRHTHRCHHfi C6opmfit #, 1945, pp. 93-143.
Idem, Csaesuctcas o6ufuna u ee palm e Oopmupoeanuu euaatimuticKozo Oeoda.suesta [Slavonic
Community and its Role in the Formation of Byzantine Feudalism], in Bnaawrwitcmiit
Bpemenanit ,, 1 (1947), P. 161.
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77 Carte romdneasca de Invdidturd, critical edition, Bucharest, 1961, pp. 39-65.
78 Dina C. Arion. Le N61.tog rEcopyi.x6g el le regime de la terre dans Vanden droit

roumain jusgu'a la reforme de Constantin Mavrocordat, Paris, 1929, pp. 181 196 ; Pan. I. Zepos,
op. cit.. p. 272.

79 MS. no. 1405, 5782, 5826.
90 The text in I. Zepos-P. Zepos, Jus graeco-romanum, II. Athens, 1931, pp. 109-222.
Si Q.v. C. A. Spulber, L'Eclogue des Isauriens, pp. 166-169.
SS Pan. I. Zepos, op. cit.. p. 272.
" The Greek text in I. Zepos-P. Zepos, Jus graeco-romanum, II, pp. 229-368.
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lated the Greek text rather loosely, giving examples and making some
adaptations required by the conditions proper to the Rumanian society
of the first half of the 17" century 77.

Through the agency of the Moldavian code, the Farmer's Law
entered the structure of the Wallachian code, Guide to the Law (Índrep-
tarea Legii) of 1652. In the 18' century the Farmer's Law circulated even
more widely in the Rumanian Principalities, because of its nature of
law for peasants' enslavement. Mihail Fotino used it in his Nomicon
Prochiron 78 The Library of the Academy of the R.P.R. owns some frag-
ments of the Farmer's Law in Rumanian translation, dating from the
18 century and from the beginning of the 19th century 79.

An indirect source of feudal law in the Rumanian Principalities
was the work entitled Hp6xEyo; N6p.oc which stands from 867-879. That
Prochiron was the legislative work of the emperors of the Macedonian
dynasty 89 and it had the nature of a normative code, synthetizing the
la,w of the Byzantine society at the beginning of the 9' century. The
Prochiron circulated -widely, being used in several -variants 81 up to the
end of the Byzantine Empire. Its use continued through the agency of
Harmenopoulos' Hexabiblos. In his handbook, Harmenopoulos added some
other 40 titles to the 40 titles of the Prochiron, securing thus its wide
spreading and operativity in the Byzantine society and feudal states
which used Byzantine juridical sources. In the Rumanian Principalities
the Prochiron was used in the form reproduced by Harmenopoulos in his
Hexabiblos. Some stipulations of the Prochiron also existed in the
Nomicon Prochiron of Mihail Fotino 82 of 1765.

Another indirect source of old Rumanian law was the Epanagoge
('E7cavccroy4) -rclv Amoy) 83. This was the work of the same Byzantine empe-
rors of the Macedonian dynasty and it stands from 884-886. The Greek
title meant the Restoration of Laws. That legislation was based on an
older work entitled Purification of Old Laws ('Avocx&OocpaL -ci5v nocXottirav

v61.1.wv). Written with the aim of developing and revising the stipulations
contained in the Prochiron, the Epanagoge represented another attempt
of Byzantine legislation to conciliate contradictory rules and to achieve
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a synthesis corresponding to the juridical needs of the Byzantine society.
The Epanagoge was used as a source of law for Southern Slays and for
the Russian feudal society 84. It was also at the basis of the written law
of the Rumanian feudal society, since it entered the structure of the
Basilicas and of Harmeiaopoulos' Hexabiblos, used as normative law in
the Rumanian Principalities. The juridical work entitled Nomikon Pro-
chiron, edited in 1765 in Greek by Mihail Fotino in Bucharest, also included
stipu/ations from the Epanagoge 85.

The monumental work of Byzantine law called The Basilicas
(BarnXtxcfc) 86 was initiated by the Emperor Leon the Wise, who tried
without success to eliminate the contradiction of the legislation. It stands
from 888-890 and represents the most important legislative codification
of the Byzantine Empire in the period of appearance of feudal relations.
The Basílicas were in wide use not only in the Byzantine society but also
in the feudal states under the influence of the Byzantine culture. The
Basilicas were a bulky work, as they comprised 60 books. That is why,
beginning with the 12' century, they circulated under the form of
Synopses, i.e. abbridged texts, -with summaries in the alphabetical order of
the matters 87.

In the Rumanian Principalities, the Basilicas provided several stipu-
lations for the written law of the feudal society. Being generally known
as the Imperial Codes (Pravile ImpArtitesti) or as Imperial Books (CArti
implriltesti), the Basilicas circulated especially as Synopses and they
were used as a source for the codes edited in Rumanian. and Greek.
Documentary evidence on the operativity of the Basili cas before the appear-
ance of printed codes occurred as early as the 16' century 88. There is
no documentary proof of the assertions of some historians- and jurists,
concerning the existence in the time of Alexander the Good, in Moldavia,
of a code selected from the Basilicas and used as legislation of the
country 89

84 G. V. Vernadsky, Die kirchlich-politische Lehre der Epanagoge und ihr Einfluß cull'
das russische Leben im XVII, Jahrhundert, in Byzantinische-Neugriechische Jahrbileher
Athens, VII, 1928, P. 119.

85 Pan. I. Zepos, op. cit., p. 272.
86 The text in I. Zepos, Tá Boccratzá, 2nd edition, 5 volumes, Athens, 1910-1912.
87 The text of the main Synopses is to be found in I. Zepos-P. Zepos, Jus graeco-

romanum, V, Athens, 1931.
Asezdminhil tut Mihai Viteazul of April 13, 1596, mentioned the trial "at Court...

by the Emperor's law" (la domnie cu Pravila Imp5rateasc5). Documente privind istoria Ronuiniet,
the 16th century, B., vol. VI, p. 207.

89 Q.v. our study Dreptul bizantin In pirile Romane, in « Sludii *, XI, 1958, 5, pp.
42-45.
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90 For some judgement books mentioning the operativity of the Basilicas. Q.v. Tcodor
Codrescu firicariul (Collection of Old Documents), vol. XIX, pp. 107-108; vol. XX, p. 268
and 299; vol. XXII, p. 159; V. A. Ureehe, Moritz Romanilor, vol. III (1786-1800), pp.
42 45, 224; vol. XV (1793-1796), pp. 550 551 ; I. C. F'ilitli, Archiva Gheorghe Grigore
Cantacuzino, Bucharest, 1919, pp. 44-45, 185; Gh. Ghib5nescu, Surete lzvoade, vol, X, p. 120.

91 St. Gr. Berechet, Descoperirea a doud manuscrise juridice romdnesti, in Intregiri, I,
Yassy, 1938, pp. 15-18.

92 Pravilniceasca Condic6, 1780, critical edition, Bucharest, 1957, IV, 2, p. 56.
99 M. I. SiUZUMOV, Ononomultecnue eoaspenua JIbea VI [Economical Outlook of Leo

the VIthl, in «13143aTITHliCitilli Bpemennim », XV, 1959, pp. 33-49.
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The Basilicas were in force in the Rumanian Principalities at the
same time with the Rumanian laws of the 17" century and with Greek-
Ru.manian codes of the 18' and 19th centuries. Some judgement books used
Greek fragments of the Basilicas ; others quoted paragraphs translated
into Rumanian with archaic words. That meant that there existed old
Rumanian translations H. Manu.scripts including the Rumanian transla-
tion of some parts of the Basilicas were now discovered 31 The Nomicon
Prochiron (Manualul Juridic) of Mihail Fotino of 1765, the Register of
Codes (Praviliaiceasca CondicA) of 1780, the Juridical Handbook, (Manualul
Juridic) of Andronache Donici of 1814, the Calimach Code (Codul Cali-
mach) of 1817 and the Cara gea Legislation (Legiuirea Caragea) of 1818
directly or indirectly used parts of the Basilicas. The Register of Codes
of 1780 stipulated that for the trial of causes "the imperial codes" ("pra-
vilele ceale imprirAte0i") should be used. It also indicated that the above
laws liad been translated into Rumanian and were included in a separate
book in a "special Syntagmation" (deosebit Sintagmation) 92. It referred
to the LX" book of the Basilicas concerning penal matter. The Rumanian
translation of that book was no longer printed and was lost. The book
was nevertheless declared to be the source of normative law in Wallachia.

The Novels of Leon the Wise (886-912) brought important modifi-
cations to the written law of the Byzantine society. In a higher degree
than the Basilicas, which reflected the Emperor's concern for maintaining
the Roman law, the aforesaid Novels were characteristic by the adapta-
tion of the Byzantine law to the new social conditions. The Emperor
was interested in limiting the class contradictions that threatened the
social order on which his only authority was based 93. Including 113 impe-
rial constitutions, the collection of the Novels represented a body of law
different from the Basilica's, even during the reign of Leon. the Wise. At
the beginning of the 11" century a shortened text of laws was written,
entitled the Eclogue of the Novels (Ecloga Novelelor). In the following cen-
turies almost all the collections of Byzantine law, synopses, nomocanons
and handbooks used the stipulations of the Novels of Leon the Wise. The
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94 C. A. Spulber, Les Novelles de Lion le Sage, Cernautzi, 1934, pp. 96-106.
95 Q.v. the chapters : 119, 178, 195 (3 and 5), 204, 208, 233, 236, 262, 290, 292 in Indrep-

darea Legii, the edition of the Academy of the R.P.R., Bucharest, 1962.
96 I. C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucharest, 1919, p. 45.
97 Manualul Juridic al lui Andronache Donici, critical edition, Bucharest, 1959, pp. 33,

55, 109, 141.
" Codul Calimach, critical edition, Bucharest, 1932, p. 47.
99 T. Codrescu, Uricariul (Collection of Old Documents), IV, p. 207.

100 The best edition of the Greek text was made by K. Heimbach, Constantin Har-
inenopuli manuale legum sive Hexabiblos, Lipsiae, 1851.

1°1 The manyfold value of that handbook of Byzantine law was emphasized by
the editors of the commemorative volume T6p.og Ko.)vcrromrEvou `App.evoIroúXou int

4Eccxoar.e.r.lpESE. Tîjg TZccf3E3?ou, Salonika, 1952.
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written law of the feudal society of Bulgaria, Serbia and Russia was also
based on stipulations selected from that collection 94.

The Novels of Leon the Wise were used in the Rumanian Principa-
lities both independently and through the agency of nomocanons and
codes. Mathew Blastares' Syntagma, Malaxos' Nomocanon and Harmeno-
poulos' Hexabiblos comprised numerous borrowings from those Novels.
'The Guide to the Law of 1652 made 11 references to those Novels each
-time indicating the "Novels of Leon the Wise" 95 (Nearaoa lui Leu inte-
leptul). A document of 1741 showed that these Novels were in force
»also in Wallachia, without being included in a Rumanian code 96.

In Moldavia, the Juridical Handbook of Andronache Donici of 1814
mentioned some of these. Novels among its sources 97. The Calimach
Code of 1817 specified that Leon's Novels were among the laws applied
in Moldavia 98 The 181,9 Report of the boyards (Anaforaua) concerning
the written law of Moldavia also indicated Leon's Novels among other
.Byzantine sources 99. Generally ipeaking, the Novels in force referred to
matrimonial law, betrothal and marriage, that is the matter which was
mostly influenced by the Chrisiian religion. The Novels mirrored the
tendency at humanizing certain institutions in the sphere of family law,
in the conditions of feudal relations-.

Harmenopoulos" Hexabiblos was the most widely used handbook of
Byzantine law in the Rumanian Principa,lities. It was also the most
'widely spread handbook of Byzantine law in Europe, representing a
remarkable and systematical synthesis of the Basilicas. Written in learned
Greek in 1345 and published s-everal times subseq-aently 199, the Hexa-
biblos was also translated into Neo- Greek, as early as the 15t1' century,
live editions being published in this language 101. There also existed three
Latin tra,nslations, a German translation, printed three times, and five
Russian translations. The Hexabiblos was translated into Rumanian in
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102 The Rumanian translation of Harmenopoulos' Hexabiblos inscribed under the figures
431 7 and 5282 in the Library of the Academy of the R.P.R..

Manualul traitor sau ata-numitele cele sase cdrti, adunat de pretutindeni qi preseurfat
de ... Constantin Hatmenopulos, translated by Ion Peretz, Bucharest, 1921.

10 the important book of judgement of the divan of Moldavia in 1773, published
by C. Istrate, iiri noi despre comerful de tranzit prin Moldova In a doua jumdtate a secolului
al XV I II-lea, in the periodical publication of the Yassy branch of the Academy of the R.P.R.
entitled e Studii §i cercetAri stiintifice s, XI, 1960, pp. 246-254.

105 Gh. Gront, Exabiblul lui Armenopol (Harmenopoulos' Hexabiblos), in 41 Studii
XVI, 1963, 4, pp. 817-841.
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1804 by Toma Carra, from a Neo-Greek edition 102 an.d in 1921 by Ion
Peretz from one of the Ru.ssian versions 103. Several stipulations and
annotations in Harmenopoulos' Hexa,biblos, -s-ome referring te that
source, appeared in Eastratie's Code of 1632 (Pravila lui Eustratie), in
the Rumanian Book. of Learning of 1646 (Cartea româneasca de invätd-
tur&) and in the Guide to the Law (Indreptarea Legii) of 1652. In the
17' century, the Hexabiblos was used as a source by Mihail Fotino for
his Handbook of Laws-(Manualul juridic) of 1765. The Juridical Ha,ndbook
(Manualul Juridic) of Andronache Donici of 1814 mentioned the Hexa-
biblos among its soumes. The study of Neo-Greek editions made by A.
Spanos and published in Venice in 1766, 1793 and 1805 might identify
some parts of the Hexabiblos and of the Calimach Code of 1817. The
operativity of the Hexabiblos was confirmed by several judicial deci-
sions, both in Moldavia and in Wallachia 1O4. The Ruma,nian translation
of 1804 was intended for juridical instances. A Neo-Greek manuscript of
1820 entitled Niog 0Ap.e),67couXoq (The New Harmenopoulos) trying to
adapt the Hexabiblos to the needs of Moldavian judiciary instances is
kept in the State .Aschives of Yasgy "5.

Thus, the Byzantine law based on nomocanons, legislative collec-
tions and juridical handbooks was the basis of Rumanian codes of the
rdh century and of Prince's legislations of the 18' century and of the
beginning of the 19" century. The law of codes competed with that of
the consuetudinary rules based on juridical customs, also with that of
the prince's law basèd on normative charters. In this competition the
law of codes was uied either under the name of "Book of Learning"
(Carte de inv`a0tufa) appearing in the title of the Code of Moldavia, of
1646, or under the name of "Guide to the Law" (Indreptarea Legii),
appearing in the title of the Code of Wallachia of 1652, or also with the
characteristic "Guiding Book" (Cartea de indreptare) existing in the
epilogue of the Code of Eustratie of 1632. The epithets of "learning" and
"guiding" recall the advisory and exhortative nature of legislations in
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the period of feu.dalization of the Byzantine society, characterized by the
weakening of itate authority and by the accumulation of laws.

A similar meaning is that of the Greek words VOILOX6CVCOV (nomo-
canon) and np6zetpov (prochiron) used for entitling the collections of
nomocanons and of the Byzantine juridical handbooks 106. The nature of
this law is linked to the conception of the feudal society as concerns the
operativity of this law. Considering that social stratification was the work
of divinity, feudals thought that their law had the nature of an eternal
doctrine and then tried to use their laws as if they were the expression
of tho-se doctrines. Repressive stipulations used by the feudals in order
to maintain their class domination were proclaimed as a,dvices and
teachings based on eternal principles.

The reception of the Byzantine law was one of the ways used by
the Rumanian states for the formation of a written law ; it has progres-
sive stages determined by the objective necessities of feudal society. Nomo-
canons were first used through the agency of the Church, which was a
fundamental institution in feudal states. Nomoca,nons were based on the
idea that any established authority and any legislation were of divine
origin and as such had an eternal nature. Later on, the monarchy of the
Rumanian states based itself on this conception in its fight against feudal
morcellement, trying to use the Byzantine law as a law with universal
character. The reception by the consuetudinary way was gradually
replaced with the reception by official promulgations. The codes of the 17th
century, essentially comprised nomocanons and Byzantine legislations,
directly or indirectly confirmed by feudal monarchs and thus adopted as
constitutive parts of the written law of the feudal states.

In the 18' century, the Byzantine law was considered as a kind
of written reason ; the Byzantine sources were selected and became conAi-
tuent elements of the Prince's law. At the end of the 18u1 century and the
beginning of the 19th, Greek-Rumanian codes were essentially based on
Byzantine sources, also including stipulations which could express juri-
dical relations proper to the period of the Phana,riot reigns. In the period
in which the capitalist relations began to appear, the Rumanian states

106 A law in Slavonic version, dating from 1652 and belonging to the Bistritza mona-
stery of 'Wallachia, gave that translation : "The book called nomocanon in Greek, must be
read Guide to the law". Slavonic text is to be found in Ion Peretz, Curs de istoria dreptului
rortuln, vol. II, part. I, Bucharest, 1928, p. 208. In the epilogue of the "Selected Law"
(Pravila Aleasd) of 1632, Eustratie Logofatul characterized his work as a "Guide-book".
Q.v. the manuscript under the figure 41 in the Library of the Cluj Branch of the Academy
of the R.P.R.
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became instruments for provisioning the Turks, administration and justice
were used for the benefit of the Prince and the Greek-Rumanian boyards,
the legislators inserted in the codes.juridical provisions used as a ground
for increasing the servitude of the peasants. Thus, at different periods of
medieval history, the Byzantine law was used for translating into fact
juridical relations appeared in the Rumanian society.

The use of Byzantin.e juridical sources reflected the assimilating
capacities of the Rumanian society. The reception of these sources did
not mean only their material utilisation ; juridical Byzantine sources
were not used as simple borrowings, but adapted and assimilated in a
creative ma,nner. The introduction of the Byzantine law in the Rumanian
Principalities should be appreciated dialectically, ta,king into account
the fact that borrowings and influences are not active and give no res-ults
if only they are necessary, if social conditions claim for them and if
society a-ssimilates them. We consider the Byzantine sources of the old
Rumanian law not only from the standpoint of their value, as highly
reputed works which caught the attention of the ruling classes of the
Ru.manian Principalities, but also, especially, from the point of view of
the Rumanian society's receptivity for those works, of s-ocial necessities
conditioning their reception and of their inclusion in the written law of
the Rumanian feudal states. Rumanian law in the Middle Ages was not
an annex of the Byzantine law, but it assimilated parts of the Byzan-
tine law in order to express juridical relations, proper to the Rumanian
society.

Nomocanons used in the Rumanian Principalities, legislative collec-
tions and handbooks of Byzantine-law had some prefaces and historico-
juridical introductions which were partially used in. the prefaces of the
Rumanian codes. These prefaces and introductions reflected the stage of
knowledge in the field of law of the Rumanian society. They facilitated
the formation of political and juridical ideology, proper to the feudal
states.

According to the social and political ideas on which these codes were
based, social stratification existing in the Rumanian states was consi-
dered as having a sacred nature. The same ideas were also mirrored in
the monuments of law regarding the society of the Byzantine Empire.
Sovereignty was considered a di-vine right. Property was a natural right
and the natural right was an element of divine right. Social order had to
be defended as an act of the divine will. Codes were based on the "Godlike
law" (legea dumnezeiascA), they circulated in a milieu of initiates, especially
clergymen. The laicization of law was a strenuous historical process,
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not yet over in the period of feu.dalism disintegration. These ideas integrated
the Rumanian society of the Middle Ages in the culture of the feudal
society of Europe, having, roughly speaking, the same political and juri-
dical ideology.

Byzantine juridical regulations were broader, especially as regards
family and religious institutions. By their use of Byzantine sources, the
Rumanian Principalities placed themielves in the framework of the
culture common to the peoples of South-Eastern Europe, since these
sources were used, partially or as a whole, by all Balkan peoples. The
reception of Byzantine law had also the significance of integrating the
Rumanian society in the cultural community of Balkan peoples.
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DER SODHANDEL IN DEN ZOLLRECHNUNGEN
VON SIBIU (HERMANNSTADT) IM 16. JAHRHUNDERT

von S. GOLDENBERG

Im Mittelalter lagen die Städte in Siebenbiirgen an wichtigen Handels-
stra,13en, die zu Lande West- und Mitteleuropa mit der Balkanhalbinsel,
der Kiiste des Schwarzen Meeres und der Levante verbanden. Auf dies- en
Verkehrsadern des Westens, die iiber Wien und bis zum Jahre 1541

iiber Ofen und aus dem Nordwesten iiber Krakau und Kaschau kamen,
wurde die transsilvanische Kundschaft mit Waren aus den Niederlanden,
aus Italien, vom Rhein., aus Wien, Polen oder Böhmen versorgt ; einige
brachte man direkt, andere im Durchgangsverkehr durch Mitteleuropa.
Das Tra,nsithandelsnetz im Siiden stellte gleichzeitig die Verbindung
zu den Quellen morgenländischer und dem Absatzgebiet abendländischer
Waren oder den eigenen. handwerklichen Erzeugnissen. her.

Die giinstige geographische Lage von Sibiu (Hermannstadt) a,n einer
kräftigen Verkehrsader fiir den Transithandel nach der Balkanhadbinsel
ha,t ohne Zweifel den wirtschaftlichen Aufschwung, den diese Stadt
schon im 15. Ja,hrhundert genommen hatte, gefördert. Far ihre Handels-
lage waren. die Beziehungen zur Walachei bestimmend, die sich nach
der Griindung des feudalen Staates in diesem Gebiete festigten.

Die Stadt unterhielt einen ständigen Verkehr mit den Händlern und
Käufern a,us der Walachei und dem Siiden der Dona,u.. Sie brachten
Erzeugnisse des Morgenlandes, tiirkisehe Waren", dann handwerkliche
Erzeugn,isse und Rohitoffe aus der Walachei nach Transsilvanien. In Sibiu
verkaufte man, besonders in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, Ha,ndels-
artikel aus dem Abendland oder aus Transsilvanien, die die rumänischen

REV ÉTUDES SUD-EST EUROP., 11, 3-4. p. 385-421, BUCAREST, 1964
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1 Vgl. G. Gtindisch, Der Hermannstadter Aufstand des Jahres 1556, in Forschungen
zur Volks- und Landeskundc, 1, 1959, S. 85-86.

1 Ober die Frage der Vigesimaleinrichtung in Sibiu vgl. S. Goldenberg Sistemul vamal
(vigesimal) al Sibiului In sec. XVI., in Hs.

3 Die ersten grtindlichen Untersuchungen der Rechnungsbficher von Brwv und Cluj
und eines Bandes aus Sibiu, aus dem Jahre 1500, unternahmen R. Manolescu u. S. Goldenberg.
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Kaufleute in der Walachei oder im &den der Donau i absetzten. Im
Rahmen dieses Verkehrs gelang es Sibiu, sich durch die Einfiihrung des
Stapelrechtes und der Einrichtung eines Zollamtes fiir den Zwanzigsten
(vigesima) eine vorteilhafte Lage zu sichern. Die Regelung des Waren-
verkehrs gab dem Handel einen. offiziellen Charakter, der sich im Wortlaut
der städtischen Verordnungen, im Stapelrecht und in der laufenden Zoll-
praxis ausbildete.

In dieser Zeit war wie das Stapelrecht (ius stapulae), das zum
Verkauf eingefiihrter Waren unter gewissen Bedingungen verpflich-
tete, auch das Zollprivileg ein. königliches Regal, das an physische oder
öffentliche Pers-onen konzessioniert oder, besser gesagt, verpachtet wurde.
Aus diesem Grunde bedeutet auch der Zwanzigste von Sibiu im 16.
Jahrhundert ein Zugeständnis der Zentralgewalt kraft einer eingebiir-
gerten. Gewohnheit und einer geleisteten Taxe. Der Hermannstädter Zoll
wurde im 16. Jahrhundert am Turnu Rosu (Rotenturm = _Itubea turris)
und in Temaci (Talmesch) eingehoben. Die Waren, die in Richt-u.ng Sibiu
durch die Zollschranken kamen, trug man in Rechnungsbiicher ein 2.

Die Zollrechnungen. von Sibiu enthalten die Einnahmen des Zollam-
tes von Turnu Rosu oder Tiamaci, die Einnahmen und Ausgaben fiir den.
Unterhalt der Zollstätte, die Gehälter des Personals, die Schulden (sigi-
lares) einzelner Personen dem Amt gegeniiber u.nd andere Ausgaben. Die
Ein- und Ausgänge sind manchmal in .zeitlicher Folge, nach Tagen ver-
merkt, manchmal bloB die Wareneingänge. In einigen Rechnungsbiichern_
wird das Einhebungsdatum der Zwanzigstgebiihren, der Name des Händ-
lers oder des Taxenzahlers vermerkt ; in den meisten Rechnungsbiichera
stehen. die Herkunft, die Art der Waren, oft auch die Menge oder Einheit
der Taxierun.g un.d der Preis der Wa,re. Die Summe der Zwanzigstgebtihr
wird immer angegeben. Die Zwanzigstrechnungen erwecken den Eindruck
trockener Daten ; sie sind es nur scheinbar, denn einmal zum Leben erweckt
beginnen die Zahlen und die darin enthaltenen Angaben zu sprechen und
fördern einen Reichtum an Informationen zutage, die fiir die Wirt-
schaftsgeachichte, die bis vor kurzem ganz vernachläßigt -made, eine auBer-
gewöhnliche Bedeutung haben 8. Die Zollrechnungen von Sibiu bleiben
die Haupt- und fast einzige Quelle aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts die aus Brasov (Kronstadt) sind verlorengegangen ftir das
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Studium des starken Transitverkehrs von morgenländischen Waren aus-
dem Siiden der Donau, aus der Region des Schwarzen Meeres und 21113-
dem Orient nach Transsilvanien, eine sichere, wenn auch indirekte Quelle
v'on Nachrichten liber den durch die Walachei betriebenen Handel mit
diesen Gebieten in der genannten Epoche und iiber den Handel mit der
Walachei selbst.

In Sibiu sind 22 Bilcher mit Zwanzigstrechnungen erhalten geblieben,
davon nur zwei far die Zeit von 1500-1537 4. Die Rechnungsbiicher unter-
scheiden sich voneinander. Während das Rechnungsbuch aus dem Jahre
1500 die Ausfuhr von Erzeugnissen aus der Walachei nach Sibiu, die-.
Einfuhr von Waren in die Walachei u.nd den Transit von speziell
orientalischen Waren durch die Walachei nach Transsilvanien widerspie-
gelt, verzeichnen die anderen Biicher mit wenigen Ausnahmen fast.
ausschlieBlich den Import von orientalischen (tiirkischen) Waren, die von
levantinischen und lumänischen Kaufleuten gebracht werden, und einige
handwerkliche Erzeugnisse aus der Walachei. Die Tatsache, dal3 Kaufleute
aus Transsilvanien seltener auftreten, läßt sich sowohl durch das wesentliche
Wachstum der Wareneinfuhr nach Sibiu, besonders in der Zeit des Fiir-
stentums, als auch durch the Tatsache erklären, daß die fiir die Walachei
bestimmten Waxen in Sibiu gekauft und fclglich mit keiner Taxe belegt
warden, oder in dem Umstand finden, daß sie, von Hermannstädter oder
trans.shvanischen Kaufleuten gefrachtet, in der Walachei, in Ciineni, mit
einer Abgabe belegt wurden. So betrachtet, spiegeln die Zollbiicher aus
Sibiu aus dem 16. Jahrhundert nicht das -game Handelsvolumen zwischen.
Sibiu und dem Nachbarland wider.

Die Preisbewegung in den rumänischen Ländern im 16. Jahrhun-
dert will in der Gesehichtsiorschung besonders beachtet werden : sie
spiegelt die allgemeine Wirtschaftientwicklung wider und stellt ein
bestimmendes Element beim Studium der Lebensbedingungen aller
sozialen Schichten dar ; sie fällt grosso modo mit der Revolution der
Preise" in Mittel- und Westeuropa zus.ammen und kann somit in einen.
größeren, europäischen Zusammenhang gestellt werden. Die Zollbiicher
bilden auch in dieser Hinsicht eine wertvolle Quelle, weil in ihnen nicht

4 Bei der Untersuchung des Handels zwischen Sibiu und der Walachei mit levanti-
nischen Waren und anderen haben wir die Rechnungen aus dem Jahre 1500 benutzt (Rechnungen.
aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt u. der siichsischert Nation, I, Hermannstadt, 1880,
S. 270-301) und die unveröffentlichten Rechnungen aus den Jahren : 1537 (Nr. 15), 1540-
(Nr. 17), 1541 (Nr. 18), 1542 (Nr. 19), 1543 (Nr. 20), 1546 (Nr. 21), 1550 (Nr. 22), 1553
(Nr. 23), 1554 (Nr. 24), 1559 (Nr. 25), 1578 (Nr. 26), 1579 (Nr. 27), 1583 (Nr. 28), 1585 (Nr. 29),.
1587 (Nr. 30), 1588 (Nr. 31), 1591 (Nr. 32), 1593 (Nr. 33), 1594 (Nr. 35), 1597 (Nr. 36),
und 1600 (Nr. 37), Zwanzigst-u. DreiBigst-Rechnungen, Staatsarchiv Sibiu.
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gewebe aus Dainaskus.
7 Ebcnda, S. 285.

Ebenda, S. 288.
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nur die entrichteten Zollgebahren far die transportierten Waren., sondern
auch der Preis einer Einheit der betreffenden Ware nicht selten vermerkt
werden.

Nun erhebt sich die Frage, in welchem MaBe die vom Zollamt ein-
gehobene Taxe den realm oder den zollmeil3igen Handelswert der gefuhr-
werkten Waren darstellt. Kann man wohl in alien Fallen den Zwanzigsten

als ein 1(5%) des realm Preises der verzollten Waren betrachten
20

und auf dieser Grundlage den Realwert des Handelsobjektes berechnen?
Die Beantwortung dieser Frage fallt besonders schwer, weil von diesem
einzigen Kriterium die Errechnung des Wertes der Waren abhängt, die
in dem betrachteten Jahrhundert zwischen Sibiu iiber die Walachei mit
dem Siiden und mit der Walachei gehandelt warden.

In einer Reihe von Fallen stellt der Zwanzigste wirklich den zwan-

zigsten Teil ( 1 ) des mittleren Marktwertes des verzollten Objektes dar.
20

Es gibt aber auch nicht weniger Falle, wo eine andere Lage vorhanden ist,
wo die Verzollung nach einer mittleren oder abgerundeten Zahl vorge-
nommen wurde und sich manchmal von dem Resultat unterscheidet,

den die Berechnung des Zwanzigsten als des zwanzigsten Teiles (-1 des
20

Warenwertes ergeben hatte. Einige Beispiele aus den Rechnungen des
&blues 1500: Der bekannte Handler Dumitru Drageta, der in den Rech-
nungen oft genannt wird, bringt 46 Schweine nacb. Sibiu und entrichtet
fiir jedes Schwein. eine Gebiihr von 40 Denar, unangesehen der unter-
schiedlichen Preise-, die er auf dem Herman.nstädter Markt fiir die einzel-
nen Schweine erzielen wird 5. Derselbe Mann zahlt in Waren von. 37
Stack Halbatlas 2 Stack, von 220 Stiick Bogassia 12 Stiick, von 55
Zentner Pfeffer 2,5 Zentner und von 16 Stiick Kamokath 1 Stiick 6.
Grigore aus Arge§ bezahlt far Warenim Werte von 944,5 Fi. 44 Fl.
Zwanzigstgebiihr 7. Doch liegt in diesen Fallen die Zahl der entrichteten
Waren unter dem Zwanzigstel Hirer Gesamtmenge. Demselben Dragota
werden fiir einen Warenwert von 2 025 Fl. nicht 101 Fl. 20 Denar an
Zwanzigstgebiihren abgenommen, sondern nur 95 Fl. 8. Ioan aus Rimnic
entrichtet fiir 2,5 Centner Wachs einen Zoll von 1,45 Fl. und nicht von
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1,50 Fl. 9; dafiir entgeltet Grigore aus Rimnic fiir 5 Liter (lytter) jiidische
Seide (sericum iudaicum), der Preis fiir 1 Liter wird in demselben Ver
zeichnis mit 1 Fi. angegeben , 0,31 Fl. was im Falle einer Taxe von
1 nicht 5, sondern 6,20 Liter entspräche '0. Zu einem gegebenen Zeit-
20
-punkt des Jahres 1552 werden die Kriterien fiir die Einhebung der Zwan-
zigstgebiihr in Sibiu festgesetzt ; es wird bestimmt, daß

In denselben .Anweisungen wird verfiigt : Von den anderen Waren
soll beim Zählen immer der zwanzigste Teil genonamen werden".11 Damit
ist der Mangel eines einheitlichen Kriteriums für alle Fälle der Verzoll-ang

1
-von neuem bestätigt. Manchmal wurde

20,
ein andermal 1 das

25

nächstemal 1 oder ',null Einvernehmen"7 wie dieselbe Vorschrift
33

bemerkt, eingehoben. Aus dieser Tatsache ergibt sich die Notwendigkeitl
in die Preisberechnung auf Grund der Zollbiicher ein.en Wahrscheinlich-
keitskoeffizienten einzusetzen, denn die Summen des Zwanzigsten mit
-20 multipliziert gibt nur den Zollwert an, der sich dem realen Wert der
Waren, die in den Handel gelangen, mehr oder weniger nähert. Dieser
Umstand muß bei der Berechnung des Gesamtwertes des Handels mit
levantinischen Waren zwischen der Walaehei und Sibiu beachtet
-werden.

Die Summe des Zwanzigsten ist aus leicht verständlichen Griinden
in jedem Rechnungsbuch verschieden. Die Handelsbeziehungen standen
oft unter dem Einfluß der Politik und warden vom Friedens- oder Kriegs-
zustand, von den tbereinkommen des Hermannstädter Magistrats mit
-den Fiirsten der Walachei, vom tberfluß oder Warenmangel auf dem
Markt bedingt.

Ebenda, S. 272.
19 Ebenda, S. 285.
11 J. Chr. von Engel. Geschichie des Ungrischen Reiches und seiner Nebenliinder,

Halle, 1801, S. 37-38 (Dok. vom 27. Aliirz 1552).

C. 859

ft1r 1 Pferd
ftlr 1 Ochsen
Mr 100 Schweine
filr eine Last Weis
far 100 lange Gewebstticke (gyolcs)
filr 100 Pfund Seide
far 100 Ellen Taft
fill. 1 Zentner Pfeffer

12 Denar,
10 De nar,

1 Schwein,
16 Denar,
4 Stilck,
3 Pfund,
3 Ellen,
6 Pfund usw. entrichtet werden.
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Die Angaben fiber die Einnahmen an Zwanzigstgebiihren (percepta)
in den Rechnungen. von. Sibiu, die in dem Archiv aufbewahrt werdent
zeigen folgendes Bild :

Gesamtsumme : 580 809 Fl.

Aus der Tabelle ist zu entnehmen, da,B der offizielle Handelswert in diesem
Jahrhundert schwaukt, ohne jedoch allzu groBe Unterschiede aufzuweisen.
Die höchsten. Einnahmen sind -am die Jahrhundertmitte zu. verzeichnen,
während sie zu seinem Beginn geringer sind. Das Maximum des ungefähren.
Zollwertes der gefuhrwerkten Waren erscheint im Jahre 1553 und beträgt
magefähr 73 074 Fl., das Minimum von etwa 18 766 Fi. im. Jahre 1537.
Wenn man die Zolleinnahmen der 17 Jahre zusammenzählt, die die
Rechnungsbiicher au.sweisen, so ergibt das etwa eine Summe von. 580 809
Fi.; sie stellt den offiziellen und ungefähren Zollwert des Handels zwischen
der Walachei und Sibiu in 17 Jahren dar. Doch befinden sich diese An-
gaben, wie schon erwähnt, unter dem Stand des wirklichen Handelsver-
kehrs. Wenn sie angenommenermaBen den ganzen Warenumlauf in der
genannten Periode widerspiegelten so steigt midi dann der ungefähre
mittlere Zollwert der gehandelten Waren während der 17 Jahre, die in den
Rechnungen vermerkt sind, auf etwa 37 600 Fl. jährlich. Betrachtete

U Fill. dieses Jahr wurden die Zahlen aus R. Manolescu, Relaliile comerciale ale rdrii
Romtinefti cu Sibiul la tncepulul veacului al XVI-lea, In Analele Univ. ucure§ti", seria
.5t. iociale, istorie, 5, 1956, passim, cntnommen.

Jahr Einnahmen Zollwert

1500 969,64 Fl. 21 500 Fl. 12
1537 938,08 Fl. 18 766 Fl.
1540 1 101,14 Fl. 22 020 F1.
1541 1 384,00 F1. 27 680 F1.
1546 1 737,71 Fl. 34 754 Fl.
1550 1 930,00 FI. 38 600 Fl.
1553 3 653,73 Fl. 73 074 Fl.
1578 1 198,38 Fl. 23 960 Fl.
1579 1 448,78 Fl. 28 975 Fl.
1583 1 502,09 Fl. 30 040 F1.
1585 1 585,29 Fl. 31 705 Fl.
1587 1 332,00 Fl. 26 640 Fl.
1588 1 660,10 Fl. 33 202 Fl.
1591 1 510,18 F1. 30 203 Fl.
1593 2 143,23 Fl. 42 864 Fl.
1597 2 214,50 Fl. 44 280 Fl.
1600 2 627,30 Fl. 52 546 Fl.
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man diese Su.mme ads den mittleren Zolljahreswert des Siidhandels von
Sibiu obwohl diese Summe in der Regel, ausgenommen das Jahr 1500,
wofiir die Angaben vorhanden sind, blo13 einen Teil dieses Handels, und
zwar die Einfuhr von sbgenannten tiirkischen Waren aus der Walachei nach
Hermannstadt darstellen , so -vviirde auch dann der offizielle Zollver-
kehrswert im 16. Jahrhun.dert, also fiir eine Zeit von 100 Jahren, die
Summe von 3 200 000 Fl. übersteigen Nähme main. einen Fehlerkoeff
zienten in Kauf, so entspräche die Schätzung des offiziellen Wertes des
fast nur in einer Richtung, von Siiden nach Sibiu, sich vollziehenden
Handelsverkehrs zwischen der tra,nssilvanischen Stadt und dem benach-
barten Land mit etwa 3 000 000 Fl. (also fast 10 Tonnen Gold) der Wirk-
lichkeit voll und ganz. Diese Annahme wird von den Zahlen gestiitzt, die
die Einnahmen des Magistrats -von Sibiu aus dem Zwanzigsten der Stadt
widerspiegeln. Sie sind geringer als die Vigesimaleinnahmen, was iibrigens
seine Erklärung in den Ausgaben fiir die Unterhaltung des Zollamtes
-and fiir andere Zwecke findet, die aus den eingehobenen Geldern bestritten
wurden. Die Liste dies-er Einnahmen unterscheidet sich nicht wesentlich
von den Beträgen, die die Zwanzigstrechnungen ausweisen, und zwar dort
wo beide gleichzeitig erscheinen und verglichen werden können. Es handelt
sich besonders um die Jahre 1536-1569, also grade um eine Zeitspanne,
die in den Rechn-u.ngen manchmal weniger hervortritt.

Jahr
Einnahmen des

Magistrats Zollwert

1536 487,70 Fl. 9 754 Fl.
1537 667,35 Fl. 13 357 Fl.
1538 725,18 Fl. 14 503 Fl.
1539 769,51 Fl. 15 390 Fl.
1540 997,00 Fl. 18 940 Fl.
1541 1 142,68 Fl. 22 853 Fl.
1542 1 216,40 Fl. 24 328 Fl.
1543 1 532,73 30 654 Fl.
1544 1 090,56 Fl. 21 811 Fl.
1545 1 535,34 Fl. 30 706 Fl.
1546 1 138,61 Fl. 22 772 Fl.

1547 ,Civitas Cibiniensis vigesimam in arenda habere
non poluit in hoc anno".

1548 1 497,62 FI. 29 952 F1.
1549 2 100,90 F1. 42 018 F1.
1550 1 857,15 Fl. 27 143 Fl.
1551 85,39 F1. 170,78 FI.
1554 3 500,00 F1. 70 000 Fl.
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Jahr
Summe aus den

Rechnungen

Vergleicht mart die Beträge der Zollrechnungen, die die gesamten
Einnahmen darstellen, mit den Einkiinften des Hermannstädter Magi-
strats aus dem Zwanzigsten, wo die Jahre einen solchen Vergleich erlauben,
so ergibt sich folgendes Bild :

Einktinf Le des
Magistrats aus dem

Zwanzigsten

Die Gesarntsumme der Einnahmen aus 31 Jahren beliefe sich auf etwa
766 980 Fl., das Jahresmittel derselben Zeitspanne auf etwa 24 740 Fi.
Wir wiederholen : dieses sind nur Annäherungswerte, weil in den Handels-
wert auch die Beteiligung der Hermann.städter am Han.del aufgenommen
werden mii13te, dazu der Handel der Handwerker mit ihren eigenen Erzeug-

il Ygl. Regestum super vigesimam Cibiniensem et pecuniam civitalis Cibiniensis, in Konsu-
larrechnung", V, 1536-1570, Nr. 51, passim, Staatsarchiv Sibiu.

1554 500,00 Fl. 10 000 Fl.
1554 700,00 Fl. 14 000 Fi.
1555 1 400,00 F1. 28 000 Fl.
1555 500,00 Fl. 10 000 FI.
1556 700,00 Fl. 14 000 Fl.
1556 700,00 F1. 14 000 Fi.
1557 975,00 FI. 19 500 Fl.
1558 1 130,14 Fl. 22 602 Fl.

1559 112 vom Zwanzigslen

685,00 FI. 27 400 Fl.
1559 716,98 Fi. 21 339 Fl.
1560 2 093,48 Fl. 41 869 Fl.
1561 2 668,17 Fl. 53 363 Fl.
1563 2 051,88 Fl. 41 037 F1.
1567 1 617,91 FI. 32 358 Fl.
1569 1 158,24 Fl. 23 164 Fl. 13

1537 938,08 Fl. 667,35 Fl.
1540 1 101,14 FI. 997,00 Fl.
1541 1 384,00 Fl. 1 142,68 F1.
1546 1 737,71 Fl. 1 138,61 FL
1550 1 930,00 Fl. 1 857,15 Fl.

Einnahmen des
Jahr Magistrats Zollwert
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nissen auf dem Riicken oder auf Packsätteln, der unerlaubte Handel. Der
Wert dieser Handelsformen kann natiirlich nicht geschätzt werden.

Die Analyse der Zollrechnungen von Sibiu ira 16. Jahrhundert
jedoch auch einen anderen Schlui3 zu. Die urkundlichen Daten entkräften
die landläufige Meinung, die Befestigung der ottomanischen Herrschaft
hätte eine Verlangsamung des Handels mit einigen Handelsstädten am
Karpatengiirtel zur Folge gehabt. Während sich der ungefähre Zollwert
des gesamten Handels (Import, Export, Transit) zwischen Sibiu und der
Walachei im Jahre 1500 auf etwa, 21 500 Fl. beziffert, ist er im Zolljahr
1553-54 fast viermal größer und doppelt so hoch in den Jahren 1578
1600 als der Handelswert im Jahre 1500. Diese Zahlen beziehen sich auf
einen Handelsverkehr, der sich vorwiegend in eiver Richtung abwickelt,
im Import von levan,tinischen, und rumänischen Waren nach Sibiu ; sie
schließen den Exporthandel von Sibiu in die Walachei nicht ein, der in
den Rechnungen nicht vorkommt.

Im 16. Jahrhundert verfiigte Sibiu blo13 iiber einen Weg, auf dem
es dauernde Handelsbeziehungen mit der Walachei und dem Siiden der
Donau unterhalten konnte. Es war der natiirliche Weg durch das Alttal,
der auch heute befahren wird, mit den Mien am Turnu Ro§u, in Tillmaci
und Clineni (Genu.ne) 14. Man iiberquerte den Mt bei Ciineni und gelangte
von dort nach Rlmnicul Vilcea, dem ersten und bedeutendsten Halte-
platz im Handelsverkehr zwischen der Walachei and Sibiu ; von dort aus
ging es iiber Craiova zur Furt von Widin oder nach Slatina zur Donaufurt
von Nikopol 15 Zwei Faktoren beeinfluBten die Reisen der Kaufleute von
Sibiu in die Walachei und der dortigen Kaufleute von der Balkanhalb-
insel midi Sibiu. Der erste Faktor war organisatorischer Natur und betraf
die Tage der Wochen- u.nd Jahrmärkte in Sibiu ; den zweiten Faktor
bestimmte die Natur und betraf den Fahrweg, den rberschwemmtmgen
und Schneeschmelze manchmal unbentitzbar machten.. Verfolgt man in
den Zollrechnungen von Sibiu die Zahl der Transporte nach Tagen und
Monaten, so stellt man im Mai die raeisten Eintragungen fest. Es folgen
in absteigender Linie die Monate März, Juni, Juli und Januar. Im August
und September, mitten in den landwirtschaftlichen Arbeiten, war die
Zahl der Fuhren geringer. Die schwächsten Kontakte fallen in den Oktober
mit der kleinsten Durchschnittszahl an Transporten ; im Dezember
beginnen sieh die Beziehu.ngen wieder zu beleben. Diese Bewegung der
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Anzahl der Transporte nach Monaten und Jahren an der Zollstation
Sibiu veranschaulicht folgende Aufstellung.

Die groBe Zahl der Jahrmärkte, die in Sibiu zu allen Ja,hreszeiten
abgehalten wurden, ermöglichten den Händlern a-u.s der Walachei und dem
Badkan während des ganzen Jahres einen fast ständigen und ununter-
brochenen Aufenthalt in diesem Emporium..

Der Handel von Sibiu mit der Walachei und der Balkanhalbinsel
ini 16. Jahrhundert kann, auf Grund der Untersuchung der Zollrechnungen,
zeitlich in zwei unterschiedliche Perioden eingeteilt werden. Die erste
umfaBte die ersten Jahrzehnte der Epoche und wird durch ausgedehnte
Beziehungeu zur Wadachei, aber auch zu Mittel- und Westeuropa gekenn-
zeichuet. In der zweiten herrscht ein reger Handelsverkehr mit der Wala-
chei und iiber die Walachei mit den dem Ottomanischen Reich unterwor-
fenen Ländern vor ; sie nimmt auf Grund der Zollrechn-ungen das Aus-
sehen eines Handels in einer Richtung an, der Einfuhr und des Transits
von tiirkischen TVaren."

Wie erwähnt, beziehen sich die Zwanzigstrechnungen von Sibiu
die ab 1537 erhadten sind, vorwiegend auf den Handel mit morgenlän-
dischen Waren ;. deshalb geben sie keine Gesamtiibersicht iiber den ganzen
Siidhandel der Stadt. Wenn in den Zollrechnungen nach 1537 selten Waren
aus dem Westen, aber fast ausschlieBlich morgenländische Erzeugnisse
oder einige Artikel aus der Walachei vorkommen, bedeutet das nicht, da,B
Sibiu keinen solchen Warenexport betrieben hätte. Er war wahrscheinlich
von geringerem Ausma,B, und jetzt hing Sibiu mit Ausnahme der eigenen
gewerblichen. Erzeugnisse was den Warenimport aus der Levante
betrifft, von der Walachei und iiber diese von der Balkanhalbinsel ab.

Jahre I II I III ' IV I V ' VI I VII VIII 1 IX X 1 XI XII

1500 2 2 3 2 4 4 5 2 1 5 5 4
1540 2 5 4 5 6 3 3 1 2 1 4 6
1550 2 2 3 1 9 1 2 1 3
1578 2 4 3 4 4 6 2 4 3 4
1579 4 2 6 3 2 7 5 2 2 3
1587 4 4 2 4 8 3 3 2 1 1 2 2
1593 8 3 5 4 6 4 4 7 4 1 2 4
1597 6 3 8 3 6 5 5 4 2 1 2 2
1600 3 6 1 4 3 5 2 2 5 2 2

'asp-
s= t 33 27 36 29 48 35 34 20 23 12 20 30

394 S. GOLDENBERG 10
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Der Grund dafür liegt nicht ausschlialich in der Verlegung der
Handelsachse -vom Mittelmeer zum Atlantischen Ozean, in der Verän-
derung des Handels, als man Wege auflieB und andore benutzte. Die
Ursache liegt zweifelsohne bei den Ottomanen, die ihre Herrschaft in
den rumänischen Ländern befestigten und Transsilvanien in ein autonomes,
aber dem tiirkischen Imperium tritutpflichtiges Fiirstentum umwandelten.
.Bei ihrem VGrmarsch nach Mitteleuropa besetzten sie die Handelswege,
ihr Herrschaftsystem erschwerte die Handelsbe2dehungen. Von nun an
treibt die Walachei vorwiegend Handel mit und durch das Osmanische
Reich und ihre Verbindungen mit Mitteleuropa und iiber dieses mit dem
Westen sind nicht mehr so eng wie friiher. Sibiu, nun noch entfernter
von den neuen Handelswegen, die nach Wien. oder Krakau fiihrten,
verliert an Boden und sieht sich genötigt, sich rait Transithandel von.
levantinischen Waren abzugeben und nur teilweise mit dem zu rechnen,
-wa,s die griechischen, rumänischen, jiidischen, italienischen oder arme-
nischen Kaufleute aus dem Siiden brachten.

Die politischen Ereignisse im 3. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts
gingen nicht vorbei, ohne ihre Spuren in den Handelsabkommen mit dem
Westen zuriickzulassen. Die Niederlage von Mohäcs (1526) und die
Iiämpfe zwischen Zäpolyai und Ferdinand I. wirkten sich auf den Handel
-unheilvoll aus. Das geht auch aus einem Bericht iiber die Salzförderung
in Transsilvanien hervor, den Ha,ns Dernschwam, der Faktor der Fugger,
im Jahre 1528 abfaBte. Er schreibt : In. gancz Siebenburgen ist kein
gwand zu bekhomen" 16. AuBerdem erhellt es aus dem Interesse, das in.
Wien der bekannte transsilvanische Kaufmann Petrus Haller zeigt, dem
sein Sohn aus &Nu tiller die morgenländischen Waren, welche Griechen
-and Rumänen aus der Wadachei brin.gen, und besonders iiber Safran Kunde
gibt 17. Beide Nachrichten sprechen far die Bedeutung der Handelsbezie-
hungen, Ton Sibiu mit der Walachei und iiber die Walachei mit der
Levante. Sie lassen die Annahme zu, daB die gro.Ben geographischen
Entdeckungen sich in dem ersten Viertel des Jahrhimderts in den rumä-
nischen Ländern noch nicht entscheidend ausgewirkt hatten.

Das Handelsobjekt -vom Anfang des 16. Jahrhunderts wird in den
Hermannstädter Zwanzigstrechnungen aus dem Jahre 1500 genau bezeich-
net 18. In diesem Jahr warden aus der Walachei nach Sibiu eingefiilut :
Fische, Wachs; Vieh, Felle und Pelze, eine geringe Menge an Wolle, an

16 J. Strieder, Ein Bericht des Fuggerschen Faktors Hans Dernschwam iiber den Sieben-
biirger Salzbergbau um 1.528, in Ungarische Jahrtriicher, Berlin-Leipzig, 1933, 1/2, S. 265.

27 S. Goldenberg, Hallerii. Un capitol din istoria comerfului si a capitalutui comercial
din Transilvania In sec. XVI., in Studii", 5, 1958, S. 86.

16 Die Rechnungen wurden von R. Manolescu a.a.0., S. 207-260 untersucht.

www.dacoromanica.ro



396 S. GOLDENBERG 124

Speck und Talg, also Nahrungsmittel und Naturerzeu.gnisse ; dann eine
Reihe von morgenländischen Waren, tatsächlich ira Transitverkehr durch.
die Walachei nach Sibiu gebracht : Gewürze (Pfeffer, Saran, Gewarznelken
Ingwer, Zimt, Weihrauch ; dann Reis, Feigen, Zitronen) ; Gewebe (Bogas-
sia, Taft, Kamokath, Damast, Atlas, Samt, Kamelat), verschiedene
Baumwollgewebe, Rohseide und Seideaw aren (sericum bakes, serieum
iudaicum, sericv,m Lederartikel, Kleidung mad Schuhwerk (Mantel,
Hiite, Kaftans, pelzgefiitterte Kleider, Stiefel, Tiicher, Giirtel) und ver-
schiedene andere Waren : Zelte, Tapeten, Bettdecken, Handtacher, Stricke
Streitkolben usw. 19. Dafiir wurden folgende aus dem Westen oder aus
Transsilvanien stammende Waren aus SiY.iu eingefiihrt Rolistoffe (Eisen,
Stahl, Hanf), landwirtschaftliche Geräte (Sensen, Spaten, Pflugscharen,
ixte), dann Messer in groBen Mengen wahrscheinlich größtenteils
tschechischer, österreichischer oder deutscher Herkunft ; Tuche aus dem
Westen : aus Mecheln, Maastricht (Brabant), Verona, Langwerder (Flan-
dern), Niirnberg, Köln, Speyer, Görlitz. In den folgenden Jahren. (1507
und 1509), fiir die wir einige Daten besitzen, kamen Tuche aus Bergamo,
Breslau, Londistuch (England) und Kurzniirnberger. Dann bestand die
Ausfuhr in die Walachei aus zahlreichen handwerklichen Erzeugnissen,
wahrscheinlich Ware aus Sibiu : Seile, Sättel, Giirtel, Schuhwerk, Hiite,
Seife, Kessel, Körbe, Teller Ledersachen und schließlich in kleinen Mencren
Wein. Wahrscheinlich gingen einige Waren nach dem Siiden weiter, in
bulgarisches oder griechisches Gebiet, das sich unter tiirkischer Herrschaft
befand. Vergleicht man die ungefähren Kennziffern des Export- und Tran-
sithandels aus der Walachei nach Sibiu (7 412 Fi. und 7 900 Fl.) und des
Exports aus Sibiu in die Walachei (6 350 Fl.) 20, so kann man den Schluß
ziehen, daß Sibiu der Walachei gegeniiber zinspflichtig und die Bilanz
des offiziellen Handels auf Grund der Rechnungen aus dein Jahre 1500
passiv war. Nun sind aber die Ausmaße der Geschäfte, die die Kaufleute
aus- Sibiu in der Walachei machten, unbekannt, weil die Rechnungen diese
Tätigkeit nicht beriicksichtigen. Vielleicht war sie in anderen Registern
vermerkt, die verloren gegangen sind, oder geschah es, was wahrschein-
licher ist, an den Zollämtern des Nachbarlandes. Der Mange' an schrift-
lichen Zeugnissen bedeutet aber zweifelsohne nicht, daß ein Handel in
dieser Richtung fehlte ; er wird iibrigens durch die Handelsprivilegien.
bezeugt, die die Hermannstädter Kaufleute im 16. Jahrhundert in der
Walachei erhalten hatten.

19 Rechnungen, S. 270-311 und R. Manolescu, a.a.0., S. 215 224 u. 243.
20 R. Manolescu, a.a.0., S. 225, 236, 243.
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Ab 1537 registrieren die Zwanzigstrechnungen des Archivs wic
schon gezeigt fast ausschlialich die Waren, die aus dem Siiden der
Donau oder aus der Walachei nach Sibiu gebracht wurden. In den Rech-
nungen stehen nicht mehr die abendlandischen Erzeugnisse und Waren
nnd keine aus Transsilvanien, die den Export der Kaufleute aus Sibiu
ausmachten. Far ihr Ausbleiben wurden nicht alle Grande genannt. Sie
liegen wahrscheinlich auch in den wachsenden Versorgungsschwierigkeiten
von Sibiu mit abendlandischen Waren, besouders in dem immer mehr
erschwerten Zugang zu abendländischen TextiIerzeugnissen, aber auch in
dem Umschwung auf dem Gebiet der einheimischen Produktion, besonders
in Transsilvanien aber auch in der Walachei, zu einer Zeit, als im. Westen
die Erzeugnisse guter Qualität vor einer Produktion von Geweben mitt-
lerer oder sogar schlechter Qualität zuriicktraten 21, und folglich hier der
Bedarf aus der eigenen Produktion oder aus dem. Import aus Mittel-
europa gedeckt werden konnte.

Um welche Art von Warenvermittlung handelt es sich in dieser
.zweiten Phase des Handels zwischen Sibiu und der Walachei ? Das heran-
gefahrte Warensortiment ist nun mannigfaltiger und reicher. Es handelt
sich fast ausschlialich um iiirkische aren" (res tu reales), also morgen-
landische aus dem Orient, dem Ottomanischen Reich oder um Ware'',
die im Transitverkehr iiber das Imperium gebracht wurden, einschlialich
Erzeugnisse aus der Walachei : Gewebe, Linnen, Seidengarn, per Liter
gemessen, oder Seidenwaren, Bogassia ein feines baumwollenes oder
wollenes Material, Kamokath (camuca, kamokath) ein seidenes Zeug,
mit Goldfäden gewebt, Kamelott (schandot) ein Gewebe aus Kamelhaar,
Damast (domaslia, schlogerlaimbett), dann Atlas, Halbatlas, Taft in ver-
schiedenen Farben, roter Samt, syndo ein feines Baurawollgewebe,
Barchent, Goldbrokat (nassynch), banduch (ein Leinenzeug), verschiedenes
Leinen (gewöhnliches Leinen, Flanell, serbische Leinwand", Langleinen",
7,istar-Leinen" usw.), Tuch geringer Qualität (abba), dann jede Art von
Tiichern (caputergia), von verschiedener Giite (tiirkische Tiicher, hawb-
ticher, caputaria, dekeltich usw.), Schleier, dann Mantel (kepenecia), Decken,
Pölster (culcitra), dann Beutel (tanistra, turba), Handtiicher (manutergia),
Bauernmantel (penule), verschiedene Bettdecken, gelbe Safranfarbe (zsar),
Gewebe, genannt kanicza, Striimpfe, Seide ponsa, Giirtel verschiedener
Größe, aus Wolle, aus italienischer Seide usw., Zelte (papilia), Wollarten.
(stram,atur) ; tarkisches Garn, Kleiderschniire, Baumwolle, blaues Garn
(wetgarren, arnicis), weiBes Baumwollgarn u.a. ; dann Wachs (wox), Mohn ;

21 M. Malowist, Un essai d'hisloire comparge : Les mouvements d'expansion en Europe
au XV e el XVI' siècles, in Annales E.S.C.", V, 1962, S. 923.
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Färbe- und Fixmittel wie : Indigo, Safran, Alaun (all 'un g, allawen, alumin),
Dleiglätte fiir die Töpfer (aslett, eslarth); dann. Weihraach, Feigen (vne-
passe), 01 (in den Rechnungen manchmal unter der rumänischen Bezeich-
nung : vnclelenn !), Olivenöl, Gewiirze : Pfeffer, Gewiirznelken, Ingwer
(sinsiberis), Zimt (flores museathi, Mayensehörtzen), Muskatnu1361, Muskat,
Reis, Zitronen ; schließlich Felle und Pelze und Erzeugnisse aus Leder :
Rotleder (karmazin), gelber sattyan, aus Schafleder, tiirkisches Leder,
Zobelpelze (turbieza, czabel), Fuchspelze, Otterpelze, Stiefel verschiedener
Größe, Gurte und Riemen für Pferde, Schuhwerk aus Leder ; Ziigel,
tiirkische Riemen usw. Selten (ira Jahre 1550) werden Pferde und
Schweine genannt.

Da man die Eintragungen nach keinem einheitlichen Prinzip vornahm,
so 'vs-urde in einigen Rechnungsböchern ara Schluß der täglichen Eintra-
gungen der eingelaufenen Waren und der N'amen der Händler, die sie
gebracht hatten, eine Art Bilanz gemacht. So wird in den Rechnungen
aus dem Jahre 1540 ein solcher Auszug der törkischen Waren (turkes war)
mi tgeteilt

Zur Vigesimalsumme för diese Waren werden noch 612 Fl. 42 D.
Inkasso för jene törkischen Waren zugerechnet, mit denen die Zwanzigst-
.gebiihr abgelöst worden war. In der Aufstellung der im Jahre 1540
-eingefiihrten Giiter steht Pfeffer an erster Stelle mit 6 222 Pfund, etwa
.3 484 kg, und einem Zollwert von etwa 2 000 Fl. ; dann folgt Safran mit
2 070 Pfund, etwa 1 160 kg, und einem Zollwert von etwa 3 400 Fl., auBer

Bogassia 127 Fl. 80 D. Zitgel
Damast 51 Fi. Geschirriemen
Wolle (stramaliae) 17 Fl. 10 D. Seide, gute und geringere-
Gute Titcher 3 Fl. 36 D. Beutel
Mittlere Tiicher 1 Fi. 8 D. Tiirkisches Garn
Geringe Tiicher 2 Fl. 16 D. Pfeffer 102 Fi. 25 D.
Handtiicher 1 Fl. 28 D. Safran 54 Fi. 50 D.
Mittlere Riemen Besserer Safran 27 Fi. 20 D.
Geringe Riemen 5 Fl. 70 D. Mittlerer Safran 91 Fi. 60 D.
Pf erdericmen 3 Fl. 50 D. Ingwer 3 Fi. 16 D.
Schuhwerk aus Leder und Muskatblitte 1 FI. 20 D.

Wolle Gewiirznelken 8 Fi. 87 D.
Leinengurte Olivenöl 3 Fi. 6 D.
Bauernmäntel Bleiglätte 1 Fi. 50 D.
Apercula 6 Fl. Reis 8 Fi. 32 D.
Stiefel Baumwolle (bombassy) 6 Fi. 80 D.
Stiefeletten Seidengarn (arnicz mallgorn) 14 Fi. 28 D.
Bote Felle Feigen (Vnaspassas) 1 FI. 50 D.
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22 14 Zentner, 1 Zentner 120 Pfund (librae), 1 Pfund 560 g.
23 S. Goldenberg, Notizie del commercio italiano in Transilvania nel sccolo XVI, in

,,Archivio Storico Italiano", II, Firenze, 1963, S. 278 fi.
24 Ebenda, S. 273.
25 Ebenda, S. 283.
26 Fontes hebraici ad res oeconomicas socialesque Terrarum Balcanicarum saeculo XVI

pertinentes, Sofia, 1958, S. 55-57 und 329-331 ; um die Jahrhundertmitte hatte der aced
etwa den Wert eines Aspers (vgl. M. Berza, Haraciul Moldovei L reirii Romeinesti In sec.
XVIXIX, in Studii i materiale de istorie medie", II, 1957, 3, S. 12). Nach der Abwertung
im Jahre 1582 fiillt der Wert des acc6 (Fontes hebraici , S. 381-382).
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der Menge an Pfeffer un.d Safran, die an Stolle der jeweiligen Gebiihr
in natura entrichtet warde. Die Anwesenheit dieser Waren ist ein Zeugnis
dafiir, dal3 der Handel mit Kolonialwaren -and Spezereien in dieser
Richtung weiterging trotz des Monopols der Portugiesen, das diese im
Gebiet der Zufahrts-wege zu den Quellen der Kolonialwaren u.nd in Indien
in den ersten beiden Jahrzehnten des.16. Jahrhunderts eingerichtet hatten.
Obwohl die in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Sibiu eingefiihrte
Pfeffer- und Safranmenge im Vergleich zum Jahre 1540 zuriickgeht (z.B.
im Jahre 1578 3 090 Pfund, im Jahre 1597 1 980 Pfund Pfeffer und
360 Pfund Safran), so werden diese Waren und andere Gewiirze, Speze-
reien und Färbemittel noch immer aus dem Siiden nach Transsilvanien,
nach Sibiu gebracht.

Im Jahre 1554 wird ein anderes Einhebungs- und Registriemngs-
system angewendet, und zwar teilt man die auf Vigesimalkonto entrich-
teten Waren nicht mehr nach der Menge der Ware ein, sondern nach dem
Kriterium secundum suas species". Es fallen besonders durch ihre Menge
auf : die Gewebe (Bogassia, Damast, Kamelott), dann die verschiedenen
Arten von Seide, Zelte, Mäntel. Von Gewiirzen warde in diesem Jahre
an Pfeffer allein 940 kg eingefiihrt 22

Die Wolle bildete ebenfalls einen wichtigen Artikel im Balkanhandel
der Städte Sibiu u.nd Brasov 23. Im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts
wurde auch in Sibiu die Tucherzeugtmg mit Hilfe florentin.er Fachleute
eingefiihrt 24. Aus den Rechnungen geht hervor, dal3 nur im Jahre 1597
Parl Gewandmacher, Andrei aus Rimnic, Dina und Onza aus Brasov,
Harta aus Pitesti und Cristea aus Tälmaci Wolle fiir die Hermannstädter
Tuchweberei eingefiihrt haben, wofiir sie an Zwanzigstgebiihren 231 Fl.,
50 D entrichteten, was einem Zollwert der Wolle von 4 630 Fl. entspricht !
Diese bessere Wolle, die ffu. die Erzeugung von Hermannstädter Tuchen
bestimmt war, stammte gewöhnlich aus dem Siiden der Donau, aus Bulga-
rien 26, wo der Höchstpreis far die Wollsträhne 3 accé betrug 26.

Aus dem Studi-am der Zwanzigstrechnungen ergibt Bich, dal3 nach
d.J. 1537 nicht nur morgenländische Waren eingefiihrt worden sind,
darunter die traditionellen in größeren oder kleineren Mengen, sondern
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auch Erzeugnisse des Handwerks in der Walachei. Es handelt sich
Waren, die fiir eine zahlreiche Kundschaft in erster Reihe aus der Land-
bevölkerung und besonders der rumänischen in Transsilvanien bestimmt
Bind : Bauernmäntel, Bauernkittel, Tiicher, Giirtel, Handtilcher, Boutel,
Schleier, Pölster, Leinen, verschiedene Gewebe, Gurte, Stiefel usw., die
auf den Märkten der Stadt und des Gebietes von Sibiu sehr gesucht
w-urden.

Die Importzahlen beweisen, daß die Waren, die aus dein. Siiden auf
die transsilvanischen Märkte gefuhrwerkt werden, wesentlich an Bedeu-
tung gewinnen. Es ist möglich, da13 einige davon wie Felle, Pelze und
Gewiirze nach Mitteleuropa kamen.

Sibiu erfreute sich des Stapelrechts von altersher. Da dieses Recht
nicht nur eine Begrenzung des Verkaufs importierter Waren bedeutete,
sondern vor allem die Bezahlung der Zolltaxen sicherte, lockte die
Umgehung dieser Verpflichtungen, obwohl sie mit einem Risiko ver-
bunden war, die am Handel mit Sibiu beteiligten Kaufleute. Deshalb
kämpften sie gegen die Bestimmungen des Stapelrechts an, indem sie
Bich dem Zoll entzogen , die Zoll- und Stapelstellen umgingen. Schmuggel
spielt sich auf Schleichwegen ab : das Stapelrecht wird verletzt, die
Zollstätten werden gemieden, die Taxen nicht bezahlt, den Vergeltungs-
manahmen der Hermannstädter wird Trotz geboten. Die häufigen
Berichte in den Akten, die Manahmen gegen den Schmuggel, der von grie-
chischen, rumänischen Kaufleuten und andern, einige kommen aus
Caransebe§ betrieben wird, uni ein Umgehen der Zollstätten zu ver-
hindern, beweisen den Umfang und den Charakter eines quasi Dauerzu-
standes solcher Praktiken in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Wir erwähnen blo13 einige Fälle Im Jahre 1519 wird den Kaufleuten
die Benutzung von Wegen durch Fägära§ (Fogarasch), wodurch Sibiu
und Bra§ov umgangen werden, verboten 27 Ein neues Verbot gegen die
rumänischen, griechischen und tiirkischen (aus dem Ottomanischen Reich
stammenden) Kaufleute datiert vom 29. April 1555 28. Nachdem Königin
Isabella, im Oktober 1557 auf Bitten der sächsischen Städte den fremden
Kaufleuten untersagt hatte, ihre Waren näher als bis nach Caransebe§
zu bringen un.d auf dem Königsboden zu verkaufen, verfiigt auch Johann
Sigismund nach 2 Jahren, im Oktober 1559, daß die griechischen, tiirki-
sehen Kaufleute und andere mit ihren Waren nur bis Brapv, Sibiu und
Ora§tie (Broos) fahren diirfen bei Strafe ihrer Beschlagnahme 29. Im Jahre

27 Monumenta Comilialia Regni Transijo., I, S. 299.
28 Hurmuzaki, XV, 1, S. 512-513.
29 Arch. der Schwarzen Kirche, Brawv, T.q. 80, V, Nr. 1, 1026 u. 1038; milgeteilt

von G. Nussbächer.
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1572 wird das Gebiet fiir Warentransporte fremder Kaufleute, Tiirken,
Griechen und anderer", in Transsilvanien mit den Städten Bralov, Sibiu
und Orästie abgegrenzt unter Strafe ihrer Beschlagnalime 0, und im
März 1583 verfiigt Stefan Bathory, daß omnes inusitatas et noviter ada-
pertas vias obstrui et elaudi faciant, ae ne quisquam aliis quam antiquis
(vollständig erwähnt, einichlieBlich Turnu Row) publicis utatur viis 31.

Der Stapelplatz fiir die Waren, die die Kaufleute aus dem Siiden,
aus der Walachei und der Balkanhadbinsel einfiihrten, lag in Tälmaci,
vor Hermannstadt. Hter .wurde der Zwanzigste eingehoben 32. Da jedoch
zu gegebener Zeit der Magistrat von Sibiu Tälmaci als Stapelplatz fiir
ungeeignet fand, wurde er unter dem Vorwand, in Tälmaci ereigneten
sich Diebstähle zur Nachtzeit, beim Fiirsten Christophor Bathory vor-
stellig und bat um die Verlegung des Stapelplatzes fiir Waren, die von
rumänischen, griechischen, iiirkischen Kaufleuten oder anderen gebracht
-wiirden, von Tälmaci nach 5elimbgbr (Schellenberg) 33. Die Genehmigung
-wurde am. 28. April 1577 erteilt Anscheinend gelang es elimbä'r nicht,
Tälmaci als Stapelplatz endgiiltig zu ersetzen, denn auch in den folgenden
Jahren wird es in dieser Eigenschaft noch erwähnt 34.

Die Zollrechnungen aus dem 16. Jahrhundert vermerken mit we-
nigen Ausnahmen., wie schon gezeigt wurde, den Import -und Transit
von Waren aus der Walachei.

Die Struktur der am Warenaustausch zwischen Sibiu, der Walachei
und dem Siiden der Donau im 16. Jahrhundert Beteiligten macht eine
besenders anschauliche Entwicklung mit. Im 16. Jahrhundert bewegte
sich dieser Handel in zwei Richtungen : nach Siiden in den Herrschafts-
bereich der Tiirken und nach Transsilvanien, im Norden. Die Handels-
beziehungen mit der tiirkischen Welt Tor der Zeit der TJnterjochung fan-
den in der Intensivierung der politischen Beziehungen eine parallele
Entwicklung. Infolge der zwingenden Orientierung des Handels nach dem
Widen, besonders nach der Einfiihrung des tiirkischen Monopols, nahm der

3° Slaatsarchiv Sibiu, Doc. Lit. 1025, L 22.
31 Staatsarchiv Sibiu, Doc. Lit. 1218, L 25. Vgl. auch L. Lehr, Comertul Tdrii Romdnesti

gi aIoldovei In a doua jumatate a sec. XVI si prima jumatate a sec. XVII, in Studii o mate-
riale de istorie medie", 1V, 1960, S. 248-250.

33 1m Jahre 1559 z.B. bringen Waren ken Talmescla vnd daselbs zu maul geben" Gine
aus Bukarest, dann Gheorglie Buzdugan, der Grieelie Aranit und andere.

33 tit talium mercimonium deposilio in possessione saxonicali Schellenberg vocata fiat,
.c um locus ille cellis et cameris ad conservanda huiusrnodi mercimonia sil preparalas el tam ¡psi
.civibus imam mercatoribus tonge aptior el commodior" (Staatsarchiv Sibiu, Doc. Lit. 1126, L. 23,
ver6ffentlicht midi von Huinitizaki. XV. 1, S. (166 667).

" Am 29. November 1583 z.B. : fger den keller geben zu dem Talmesch do man der
krgechen uglier hin legett Fl. I". (Reclintingcn a.d.J. 1585, Nr. 28; s. den Landtagsbeschlufl
von 1600, wo neben andern Stapelpliitzen auch T5Imaci genannt wird Monumenta Comi-
Iialia Regni Transito., IV, S. 552).
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35 Item die juden und frembden Kau [(cute aus Poln, Rewsen, Valachej, Vngern.
seind vberall mit irer war frey, wan sy nur dem kayser seine matith :alien" (bei A. Mehlan,
Mittel- und Westeuropa und die Balkanjahrmiirkle zur Tiirkenzeit, in .Siidostdeutsche Forschungen,
1, 1938, S. 81; vgl. auch derselbe Der Bazar auf dem Balkan in der Tiirkenzeit, in Stidost.-
deutsche Forschungen", 4, 1940, S. 832 ff.).
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Warenaustausch mit dem Siiden den, Charakter der Beständigkeit an.
Die Lenkung des Handels naich dem Balkan war zum guten Teil ein
Ausdruck der Notwendigkeit, aber auch des Eigennutzes und schadete
den Handelsverbindungen mit Transsilvanien nicht ; diese Tatsache, die
einer umgehenden Meinung widerspricht, bestätigen die Zollrechnungen
von Sibiu und wenigstens fiir diese Stadt. Die Neuorientierung des
Handels fiihrte nicht zu einer Schwächung der iiberlieferten Beziehungen,
was auch aus der starken. Zunahme des Zollwertes des Import- und Tran-
sithandels nach 1540 mit morgenländischen Waren und den handwerk-
lichen Erzeu.gnissen aus der Walachei, die nach Transsilvanien gefuhr-
werkt werden, hervorgeht. Die Menge der aus der Walachei oder im Tram-
sitverkehr liber die Walachei nach Sibiu eingefiihrten Waren, gewöhnlich
sind es Artikel kleinen Umfangs, jedoch von hohem Wert, erreicht das
Doppelte oder sogar Dreifache des Volumens vom Anfang des 16. Jahr-
hunderts, besonders in den Jahren, als die politischen Spannungen und
Auseinandersetzungen den Zugang der Transs-ilvaner zu abendländischen
Waren erschwerten. Die Einfiihrung der tiirkischen Herrschaft und
bes-onders des tiirkischen Monopols versetzte der Landwirtschaft in der
Walachei einen Schlag ; die Menge der acker- und nährwirtschaftlichen
Erzeugnisse, die nach Transsilvanien ausgefillart wurden, sank betriicht-
lich. Sie traf jedoch das einheimisehe Handwerk nicht entscheidend ;
einige seiner Erzeugnisse w-urden ohne TJn.terbrechung nach Sibiu gebracht.

Der Handelsverkehr der rumänischen Under mit dem Ottomani-
schen Reich nahm in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts nicht bloB aus
den genannten Griinden an Umfang zu. Als Inhaber der politischen
Macht beschäftigten Bich die Tiirken mit der Verteidigung, Ausweitung
und Verwaltung ihres Reiches und iiberlieBen den Handel gewöhnlich der
einheimischen Bevölkerung, den Rajas. Der Handel war frei und mit
Ausnahme der Zeiten politischer Spannung warden den einheimischen
oder fremden Kaufleutenbei der Ausiibung des Handels, nach der Bezah-
lung der vorgeschriebenen Zollabgaben, keine Hindernisse in den Weg
gelegt, was auch Hans Dernschwam in seinem Tagebuch aus der Mitte
des Jahrhunderts erwähnt 35. Die wichtigen Landwege begiinstigten den
Handelsverkehr, der bedeutende Einnahmen brachte. Nachdem sich die
Italiener allmählich zuriickgezogen hatten, waren . die Tarken froh, daB
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n.u.n ihre Untertanen, vor allem die levantinischen Kaufleute Handel
trieben, denn diese vertraten Oft auch die wirtschaftlichen Interessen des
Reiches und waren manchmal die politischen Mahler der Pforte.

Die levantinischen Kaufleute kamen anfangs gewöhnlich auch aus
dem Grunde in die Walachei, um von hier, als einem geeigneten Platz
Handel mit Transsilvalaien zu treiben 36 Manchmal boten sie ihre Waxen
uf den Märkten der Walachei feil, wo sie von den rumänischen Kaufleuten

oder von jenen aus den sächsischen Städten gekauft warden. Manchmal
fiihrten sie sie bis zu den Stapelplätzen, nach Sibiu oder Bra§ov. Weiter
wagten sie sich gewöhnlich nicht aus Angst vor den Repressalien dieser
Städte.

Nachdem Transsilvanien in ein selbständiges Fiirstentum unter
tiirkischer Oberhoheit umgewandelt worden war, begannen die griechi-
schen Kaufleute aus dem Siiden der Donau, aus dem. Gebiet des Schwar-
zen Meeres oder die sich in der Walachei ansäBig gemacht hatten, auch
in Transsilvanien einzudringen ; sie umgingen die Stapelplätze, obwohl
der Stapel- und Verkaufszwang fiir ihre Ware,n in den Städten, die mit
diesem Becht ausgestattet waren, noch bestand. Die Städte am Karpa-
tengiirtel hatten ein vitales Interesse am Import morgenländischer Waren
durch die griechischen Kaufleute, sie konnten aber nicht die Verletzung
ihrer Privilegien, die gefährliche Konkurrenz der Griechen, den Zollun-
terschleif durch Umgehung der Zollschranken und Stapel dulden. Der
Trotz gegen die Vergeltungsmanahmen endete wiederholt mit Suppliken
an die transsilvanischen Landtage des Inhalts, die Tätigkeit dieser Kauf-
leute auf dem Gebiete Transsilvaniens, einzuschränken oder zu ver-
hindern 37.

Die angerufene Zentralgewalt befan.d sich in einem. Dilemma. Einige
griechische Kaufleute erfreuten sich der Handelsprivilegien, die sie vorn
Sultan oder sogar von den transsilvanischen Fiirsten erhalten batten. Im
Besitz von Handelsprivilegien befanden sich auch die sächsischen Städte.
In solchen. Fallen war eine eindeutige Entscheidung schwer zu treffen,
oder man fate einen BeschluB und wendete ihn in der Praxis nicht an.
Zugleich widersetzte Sich die Staatsgewalt, obwohl sie am Handel der
griechischen Kaufleute interessiert war, der Ausfuhr von Edelmetallen
durch Kaufleute, die ihren Wohnsitz anderwärts hatten, in einer Zeit,
als sich ein groBer Mangel an Edelmetallen, an geprägter Miinze bemerkbar

36 N. Jorga, Istoria comerfului rorminesc. Epoca oeche, BueureVi, 1925, S. 183.
87 Vgl. die Landlagsbeschliisse ails den Jahren 1551, 1559, 1377, 1578, 1579 usw.

(Monumenta Comitialia regni Transito., I II, passim).
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machte 38. Daher auch ihre doppelsinnige Politik, die manchmal mit den
Restriktionsmaßnahmen líes Landtags in Widerspruch stand ".

In dieser Periode ghtt der Siidhandel der Walachei allmählich in
Aje Hände der levantinischen Kaufleute, die sich im Siiden der Donau
oder in der Walachei niedergelasse- n hatten und von der Pforte ge-siiitzt
wurden. Man merkt, da,13 an die Stelle der rumänischen Kaufleute z.T.
.andere aus dem Imperium treten, doch nicht in deni AusmaBe, als
man bisher geglaubt hat. Diese Umschichtung ist iibrigens zu erklären
Die siidländischen Kaufleute (es handelt sich um Griechen, Mazedo-
rumänen, Juden, Ragusaner, Italiener und .Armenier) hatten öfters nach
dem Siiden die besseren Verbindungen, verfiigten ilber Kapital und
Kredit, kannten die Gepflogenheiten des Balkanhandels und genossen
auch den Schutz der tiirkischen Behörden.

In den Handelsbeziehungen von Sibiu mit der Walachei iiberrascht
von Anfang an die geringe Zahl transsilvanis.cher Kaufleute. Diese werden
nur erwähnt, wenn es sich um Waren handelt, die aus Brasov, Or5stie,
Sebe § (Miihlbach), Sighisoma (Schäf3burg), Ciineni (in einena einzigen.
Fall) usw. nach Sibiu gebracht werden. In den Rechnungen werden ge-
nannt : Hans Scherer, Hans Hutter, Felten Schuller (1550) ; Peter Hoch
.aus Brasov, Johann Bibliopola und Andreas Lang aus Alud (Enyetten,
1551); dann Hart (1559), Hans Lutsch, Hans Rener, Lukas Loy, Franz
Bock (1594), Michael Gonthardt, der Waren. aus Sofia," bringt, Johann
Kalmar (1595) ; Lirens Lotz, Irrich Lutz, Mattes Albricht (1597), Hannes
Luttsch und Jorg Luttsch (1600) und noch einige andere transsilvanische
Ka,ufleute. Außer dem Jahre 1554, als das Zollamt ausschließlich nur
solche Waren registriert, die von Hermannstädter oder transsilvanischen
Ka,ufleuten gehandelt werden, fehlen die Transsilvanier in den anderen
Jahren in den Rechnungen fast ganz. Die wahrscheinliche Erklärung
dafiir liegt wohl in dem Umsiand, dal3 die Kaufleute aus Sibiu sich selten mit
-Transithandel aus der Walachei befaten., und der Export von. Sibiu in die
Walachei und weiter wurde an den Zollstätten der Stadt nicht registriert.

Die Rechmmgen aus dem Jahre 1500 enthalten geniigend Einzel-
heiten iiber die Beteiligung der Kaufleute alas den Städten, Märkten und
Dörfern der Walachei am Warenhandel mit Sibiu.

39 S. Goldenberg, Clujul In sec. XVI. Produclia si schimbul de milrfnri, (Bucuresti)
1958, S. 312-314.

" Privilegien erhielten griechische, italienische Kaufleute in den Jahren 1571, 1577,
1585 usw./Vgl. .R. Manolescu. a.a.0., S. 240-242; Derselbe, Schimbul de mdrfuri dintre Tara
lionuineascd si Brasou In prima jumOtate a sec. al XVI-lea in Studii i Materiale de Istorie
Medie", II, (1957), S. 124-125, 154, 165; Fr. Pall, Rela/iile comerciale dintre brasoveni f i
xagnzani (cu documente inedite despre negoful linii in anal 1578), in Revista Arhivelor, Seria
motiA", 1. 1960, S. 94.
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Im Laufe der Jahrhunderte hatte sich in der Walachei im wach-
sonden Strom der innern und besonders der äußeren Han.delsverbindungen
nach Süden und Norden ein zahlreicher Kaufmannsstand gebildet. Einige
waren zu Reichtum gelangt und hatten Einfluß am Hofe des Fiirsten,
andere waren mit den Bojaren des Staatsrates verwandt, die zu ihrem
Torteil ein Wort einlegen konnten oder einlegten, wenn es der Fall gebot.
Auch Bojaren beteihgten sich am Handel der Walachei, grao Wiirden-
träger, sogar Fiirsten 40. Gelegenheitshandel betrieben aber auch Bewohner
von Dörfern una Märkten., die ihre eigenen Wirtschaftsprodukte in Sibiu
-verkauften : der Handel diente ihnen als zusätzlicher Erwerb fiir den
Lebeninnterhalt.

Studiert man die Rechnungen aus dem ersten. Jahr des 16. Jahr-
hunderts, so ist man iiberraseht von der zahlenmäßig starken Beteiligang
der Ortschaften in der Walachei am Warenhandel mit Sibiu : 31 Städte,
3Iärkte und Dörfer, 277 Beteiligte und 724 Transporte 41

Doch lenkt auch ein. anderer ITmstand die Aufmerksamkeit auf
sich : man beteiligt sich mit kleinen Kapitalien. In der Mehrzahl sind
es Kleinhändler, die am Handel mit Sibiu teilnehmen, Leute rait kleinen
Geldbeträgen ; sie verkaufen ihre Waren auf dem Markt von Sibiu, kehren
mit anderen Artikeln in die Walachei zuriick, die sie hier losschlagen,
-und nun beginnt es wieder in ständigem Kreislaalf. Hievon bildet der
Kaufmann Dragotii, den Hermannstädtern wohlbekan.nt, eine Ausnahme.
In den Rechnungen gibt er seine Herkunft nicht an. Er ist der einzige,
der mit 10 Fuhrwerken Waren handelt, deren Zollwert iiber 3 320 Fl.
steigt 42. Er exportierte nach Sibiu : Schweine, Wachs, Fische, Reis,
Taft, Bogassia, Teppiche usw. und importierte in die Walachei : Tuche
aus dem Westen, Messer, Geschirre, Sättel, Hiite usw.

Un.d die iibrigen? Zu den Leuten, die sich an diesem (Import- und
Export-) Handel beteiligen, zählen au.ch Tatul aus Rimnic, Ioan aus
Arges, loan aus Rimnic und Laten aus Rimnic. Der erste handelt mit
Waren auf neu.n Fuhrwerken ira Werte von etwa 180 Fl., der zweite auf
sechs Fuhrwerken mit Objekten im Werte von etwa 156 Fl., Laten mit
fiinf Fuhren Produkte im Werte von 252 Fl. und Ioan mit 11 Fuhren
Produkte ira Werte von. 414 Fl 43. Der Mittelwert eines Wagentransports

4° R. Manolescu, a.a.0., S. 246 u. 248; Metes, a.a.0., S. 113-114; Isioria Romaniei,
II (1962) S. 846.

41 R. Manolescu, a.a.0., Tabelle S. 257.
42 Vgl. Rechnuagen. ., S. 272, 277, 281, 282, 286, 288, 294, 301, 306.

Vergleichsweise einige Preise vom Beginn des 16. .111. : 1 Ochs 2,5-3 FI. ; 1 PUM
5-10 Fl. ; 1 tfirkischer Sattel 2 Fl. ; 1 Schaube 6-7 Fl. ; 1 Elle Niirnberger Tuch 1 Fl.
1 Stiick" (pecia) Brügger Tuch 12 Fl.

4 C. 859
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44 Ebenda, S. 275-276.
44 Ebenda, S. 281.
47 Ebenda, S. 283.
48 Ebenda, S. 293.

VgL R. Manolescu, a.a.0., S. 251-252 u. 257.
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mit Waren dieser bedeutenderen Kaufleute beträgt etwa 30 Fl. Diese
Kategorie, in den Rechnungen gut vertreten, wird ohne Zweifel von.
Besitzern. von Gewölben, Kaufläden in den Städten oder Märkten der
Walachei gebildet. Auf dem Markt von Sibiu verkaufen sie Fische, Wachs
Talg, Rinder- und Schafhäute, Pelze, dan.n morgenländische und handwerk-
liche Erzeu.gnisse (Mäntel, Zelte, Bogassia, Kamokath, Seidenga,rn und
Seidenarten) und kauften Erzeugnisse des einheimischen Gewerbes oder
Importwaren, die sie in ihren Ka,ufläden oder auf den. Jahrmärkten wie-
derverkauften. Der Reichtum an. Natur- und landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen, die in Transsilvanien gesucht waren, ernaliglichte nicht nur einen
ununterbrochenen Handel, sondern au.ch eine notwenclig breite Beteiligu.ng
der Berufs- oder Gelegenheitshändler aus der Walachei am Handel mit
Sibiu.

Am Warenumlauf nahmen au.ch Leute teil, die bemiiht waren
auBerhalb ihrer Hauptbeschäftigung der Landwirtschaft mad Vieh-
zucht, gelegentlich zu einem Erwerb zu gela,ngen ; es sind die soge-
nannten Armen", die den tberschuB an Erzeugnissen ihrer Wirtschaft
absetzten. Es handelt sich nicht um eigentliche Handler. Einige erschein.en.
ein, einziges Mal in den Rechnungen, Menschen, die ihre eigenen Pro-
dukte oder etwa des Feudalherrn verkauften, wie Goie au.s Brätesti, der
einen Schinken im Werte von 80 D. nach Sibiu bringt, 44, Balea aus
Sla,tina mit Fellen im Werte von 2,80 Fl., der aber wahrscheinlich
seinen Herrn Seile, Geschirre fiir 35 FL, ersteht 45, Gonora, ein Minch
(kalegyrg); er kauft fiir 4 Fl. Eisen und gra,ues Tuch 48. Buda aus Clineni
erwirbt 2 Weinfässer fiir 7,50 FI. 47; die Goldwäscher (aurilavatores) aus
Rimnicul Vîlcea kaufen Eisengeräte in Hermannstadt 48.

Die Zollrechnungen TOM Jahre 1500 weisen 31 Städte, Märkte und
Miler in der Walachei aus, die am Warenhandel mit Sibiu beteiligt sind :
Curtea de Arges, Rimnicul Vilcea, Cimpulung; Tirgoviste, Slatina, Pitesti,
Bucuresti, Ciineni, Musatesti, Boar oder Bohari, Sälätruc, Tirgsor, Zär-
nesti, Poienari, Stroesti, Greblesti, Vllsänesti, Zä'goneni, Mälureni, Minä-
stirea, Bä'rästi, Corbeni, Märcesti, Domnesti, uJci, Minästirea Cozia,
Bärbätesti, Corbu oder Corbi, Topoloveni, Spinu, Brätesti 48. Die Händler
aus den Marktflecken betrieben Export-, Import- und Transithandel,
während die Dorfbewohner mit ihren Gelegenheitsgeschäften sich fast
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ausschlieBlich am Export von Naturerzeugnissen nach Sibiu beteiligten.
Mit einem erheblichen. Wertbetrag gehandelter Waren treten tatsächlich
nur Curtea de Arges, Rimnicul Vilcea und Cimpulung hervor (etwa 6 336
Fl., 3 575 Fi. und 2 141 Fl.), dann folgen mit geringeren Summen Tirgo-
viste, Slatina, Pitesti, Bukarest (etwa 4 677 Fl., 4 168 Fi., 3 861 Fl. und
1 798 Fl.). Au_Ber den Ortschaften Clineni und Musätesti ist die Beteili-
gung der anderen Orte ara Han.delswert verhältnismäßig gering (80 508 FI.).

Au.Ber den Händlern aus der Walachei nennt das Rechnungsbuch des
Jahres 1500 auch die transsilvanischen Partner am Handel von Sibiu
mit der Walachei, Kaufleute aus Sighisoara und Cisnadie (Henan). Die
Kaufleute von Sibiu fehlen in den Rechn.ungen aus den genannten Griin-
den : sie zahlten keinen Zoll in Sibiu fiir die Warenausfuhr in die Wala-
chei mad ihre Abwesenheit beim Import beweist, daB die Wareneinfuhr
nach Sibiu in diesem. Jahr aussclalialich in den. Händen der Kaufleute
aus der Walachei lag. Unter den Freraden erscheinen die italienischen
Handler Giovanni und Geronimo ; sie bringen Kamelott aus Tirgoviste
nach Sibiu N.

Wie ent-vvickeln sich nun die Dinge im fiinften Jahrzehnt, als es
wieder Rechnungen gibt, die rait neuen Angaben den Handel zwischen
Sibiu und der Walachei beleuchten?

In der zweiten. Hdlfte des Jahrhunderts nimmt die Zahl der Han-
delspartner von Sibiu an Personen -and Ortschaften ab. Daliir steigt die
Transportzahl je Partner erheblich, es steigen die in die Waren investier-
ten Kapitalien.. Es verschwinden die Gelegenheitshdncller, Leute ohne
Kapital, allmählich ; es ist ein reger Handel, der von einem Stand berufs-
mäßig getrieben wird, wahrscheiialich als ausschlieBlicher Beruf. Die
levantinischen Kaufleute ietzen sich durch.

Im Jahre 1540 61 beteiligten sich am offiziellen. Warenaustausch,
der an der Zollschranke von Sibiu in das Rechnungsregister eingetragen
wurde, n-ar fiinf Märkte : Rimnicul Vilcea, Pitesti, Tirgoviste, Tirgsor
und Titesti. Während Rimnicul Vilcea im Jahre 1500 am Handel von.
Sibiu mit 57 Vertretern mad 279 Transporten teilnahm, so stellte es i.J.
1540 bloB 30 Handelspartner und 65 Transporte. Neben der riickläufigen.
Bewegung der Teilnehmerzahl und der Fuhren wächst das Volumen und

Rechnungen.. ., S. 287.
52 Einige Register, wie die aus den Jahren 1537 (Nr. 15), 1541 (Nr. 18), 1542 (Nr. 19),

1543 (Nr. 20) und 1553 (Nr. 23) ziihlen die eingeführten Waren auf, ohne den Namen und
die Herkunft der Händler zu erwähnen, wie es in den anderen Registern tiblich ist. Deswegcn
können sie nicht wie die fibrigen Rechnungen dazu diencn, die soziale und berufliche Her-
kunf t der am Handel mit Sibiu Bcteiligten, zu bestimmen, ebenso wenig auch die geogra-
phische Reichweite dieses Handels.
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der Gesamtwert der gehandelten Waren je Partner aus Rimnic wesentlich.
Curtea de Arges, das im Jahre 1500 an der Spitze der Ortschaften stand,
die in jenem Jahr einen offiziellen Handel mit dem transsilvanischen
Emporium unterhielt, fehlt aus unbekannten Griinden in den Rechnungen
von 1540 ganz. Pitesti Mt sich durch 6 Personen und 10 Transporte
vertreten, Tirgoviste schickt 5 Personen mit 6 Transporten, Tirgsor
2 Personen mit 3 Transporten, Titesti 2 Personen mit 2 Transporten.
Im Jahre 1500 brachten 277 Handelspartner mit 724 Wagentransporten
Waren im Zollwert von 21 500 Fl. nach und aus Sibiu ; im Jahre 1510
beteiligten sich bloB 45 Handler aus 5 rumänischen Ortschaften am
Export- und Transithandel nach Sibiu mit einem Warenzollwert von
22 020 Fl. Von den Handlern aus Rimnie hatten einige 5 Fuhren gemacht
(Sarkis*, Ghina, Pana), andere 4 (Dumitru, Oprea, loan, Stanciu Bolovan),
3 Fuhren (Radul, Hottha) oder 2 Fuhren (Simion, Petru, Francisc, Bogdan,
Nicula) ; die anderen aber waren einmal gefahren (Pavel, Jupa,n, Stoica,
Tudor, Nica, Stan cel Gros usw.). Einige -von ihnen sollte es sich um
dieselbe Person handeln wie Gheorghe Gergy cel Tin'är oder Ghina
fuhrwerken Waren aus verschiedenen Orten, aus Rimnic, Tirgoviste und
Pitesti. Es handelt sich um Rumanen, Griechen, Mazedorumanen.

Im Vergleich zum Jahre 1500 hat der Wert der Export- und Tran-
sitwaren stark zugenommen. Sarkis brachte mit fiinf Fuhren Waren im
Werte von etwa 782 Fl., Staneiul Bolovan mit vier Fuhren Waren im
Werte von etwa 645 Fl., Dumitru brachte von vier Warentransporten z-wei
mit Produkten für 836 Fl. nach Sibiu und Petru Bolovan, der bloB ein
einziges Mal kam, am 22. August 1540, fiihrte Waren fiir 259 Fl. mit.

Ab 1540 fiir die Zeit vorher fehlen die Angaben laBt sich fest-
stellen, daB der Siidhandel an Weite zugenommen hat ; das Handelsvo-
lumen bei einer kleineren Partnerschaft ist wesentlich gewachsen. Die
Handler verfilgen iiber eine gröBere Auswahl an Waren von höherem
Wert, sicherlich anal iiber flassiges Kapital und Kredit. Gewöhnlich
handelt es sich um Warentransporte im Werte von 50-100 Fl. je Fuhre,
soga,r bei den Kleinhandlern. Fast ausschlialich werden iiirkisehe Waren"
gehandelt : Gewebe und Tuche (Damast, Bogassia,, Seide), Reis, Pfeffer,
Safran, Zimt, Bleiglätte, Felle, Pelze, Wolle, Garn, a,ber au.ch Erzeugnisse
des Handwerks : Schuhwerk, Giirtel, Bettdecken, Mantel usw. Zu den
Handelspartnern gehört u.a. auch Radu Paisie, der Fiirst der Walachei,
vertreten durch seinen Diener Boscan ; am 21. April 1540 importierte
dieser 400 Pfund (etwa 225 kg) Safran im Werte von 640 Fl. nach Sibiu.
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Um die Jahrhimdertmitte verfuhr man. beim. Zoll nach einem an-
deren Registrierungssystem. Im Jahre 1550 wird der Zwanzigste in natura
eingehoben ; man notiert nur die Personen und die entrichteten Waren-
mengen, nicht auch die Summe. Die Einnahmen aus der Zwanzigstgebiihr
waren TOD 1 101 Fl. 14 D. (1540) auf 1 930 Pl. (1550), der Wert der
Import- und Transitwaren aber auf 3g 600 Fl. von. 22 020 Fl. im Jahre
1540 oder 14 300 Fl. im Jahre 1500 gestiegen Man brachte die Waren
aus Minnie (29 Transporte), Curtea de Arge§ (7 Transporte), Cimpulung
(Langerawen) (4 Transporte), Tirgu Jiu (3 Transporte) und Tirgoviste (
(Terwisch 1 Transport), aber wahrscheinlich auch anderswoher, denn
einige Händler hatten den Herkunftsort nicht angegeben. Die Rechnungen
weisen auch die Namen und Waren sfichsischer Händler aus : Felten
Scheler, Hans Scherer und Hans nutter aus Orilstie und Sebe. Rumänen
aus der Umgebung von Tälmaci werden fiir eine Zahl Schweine besteuert.
Einige Händler bezeichnet das Register als Griechen" ; es könnte sich
bei den Namen oder den rumänischen Zunamen in diesem in mittelal-
terlichem Deutsch abgefailten Register um Vertreter des griechisch,
orthodoxen Ritus, nicht im nationalen Sinn, also um Griechen und Ru-
rafinen, vielleicht Mazedorumänen handeln.. So werden gelegentlich eines
Safrantran sports die Griechen." Dumitru Anghel, Ghina (Ginne) cel Negru
(negro), Anghel cel Mare (Mayre), Stanciul, loan Buzdugan (Bozogan),
Ghina cel Gros, Konda, Stan von Minnie, Popa Stan und Stoica Nay-
gomyresse genannt. Einige kommen zwei- bis dreimal mit ihren Waren naeh
Sibiu wie Manolo col Bätrin (Botryn) von Rimnic oder Anghel cel Mare,
der aus Rimnic in. Begleitung sein.es Gehilfen Stanciu ers-cheint, oder wie
Ghina cel Negru von Arge§, der mit seinem Sohn Anghel cel TinAr ( Timer)
von Rimnic kommt, _Andrei von. Tirgu Jiu, Petru Dan und Stanciu von
Cimpulung und andere. Die meisten kommen aus Rimnic und Arges, wo
sie wahrscheinlich ihren Wohnsitz haben. Es handelt sich um Großhänd-
ler wie Anghel cel Mare, Ioan Buzdugan., Ghina cel Negru und Ghina
cel Gros.

Die Rechnungen vom Jahre 1554 bringen in die Gesamtheit der
bis heute erhaltengebliebenen. Register einen besonderen Zug, wodurch
sie sich von den anderen abheben. In dies-em Jahr führen ausschliel3lich
Hermannstädter und transsilvaner Kaufleute Waren vor die Zc;lschranke
darunter Johann Bibliopola, Andreas Lang aus Aiud, Peter Hoch aus
Brasov. Bedeutende Warenmengen werden von Sibiu nach Alud, Brasov
Buda usw. verfrachtet.

In der Führung der Rechnungen des Jahres 1559 kehrt man zu den
alten Gepflogenheiten zuriick. Leider virird bei einigen Handelspartnern
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von Sibiu die Herkunft nicht angegeben. Einige sind uns aus den Rech-
nungen des Jahres 1540 bekannt, Veteranen des Handels mit Sibiu. Sie
setzen nach Ablauf von 2 Jahrzehnten ihre Handelsbeziehungen zum trans-
silvanischen Emporium. fort : Rota von Rimnic, Sa,rkis, Pana von Rimnic,
Ghina, der Sohn des Stanciu cel Bätrin, auch aus Rimnic. Anderen begeg-
neten wir auch im Jahre 1550: Ghina cel Gros (Gross, Grosul) von
Arge§, Stanciul von Rimnic, Konda mid anderen. Auch neue Kaufleute
und neue Orte treten neben den herkömmlichen auf Bukarest ; von dort
kornmen Gheorghe (Gerge) und Ghina mit morgenländischen Waxen 52,
dann ; von dort kommen am 31. August 1559 Sima cel Tinär 1,mit
sambt seinen geselen" und bringen nach Sibiu : Bogassia, Damast, Kamelott
Znnt, Pelle, Stiefel, Gewebe, Tiicher usw. Aus Briila kommt am 25.
September der Grieche Arnrtut (Arnoudt, Aranit), der am 4. Mad 1560
7,mit alien seinen cresellen" wiederkehrt und seine Waren in Talmaci
stapelt. Neue Gestalten treten auf und exportieren. Waren aus Rimnic.
Es sind dies : Sima M4ago§, Stoica, Stanciul cel Tinär, der sich in
Begleitung des Griechen Kira Bud befindet ; diesen treffen wir auch
allein, mit seinem Gehilfen, dann auch Sarkis, Ghina eel Tinilr, Gheorghe
Buzdugan, Panteledn von. Arges. Einige, wie Andrei, senden die Waren
d-tirch flue Gehilfen na,ch Sibiu. Auch sächsische Kaufleute sind da
Wolf Kirsehner (10. Mai 1560). Gehandelt werden die herkömmlichen
Waren.. Die Teilnahme Bräilas am Handel mit Sibiu iiberrascht ; die Stadt
wird jedoch nur noeh in den Rechnungen des Jahres 1593 genannt.

Nach 1560 folgt in den Dokumenten eine Dicke von fast zwei Jahr-
zelinten. Das erste Verzeichnis aus dem letzten Viertel des 16. Jahrhun-
derts datiert aus dem Jahre 1578. Die verhältnismäßig große Zahl von
Verzeichnissen (10), die fiir die Zeitspanne bis itun Jahrhundertende
erhalten geblieben sind, erlau.bt im Vergleich zur vorangegangenen Periode
ein geschlosseneres, einheitlicheres Bild der offiziellen Beziehu.ngen zwi-
schen Sibiu und der Walachei mit größerer Wa,hrheitstreue zu rekonstru-
ieren. Die vorhandenen Nachrichten vermitteln ein Bild ständiger Handels-
beziehungen, an denen. die Balkanländer, der Siiden der Donau burner
größeren Anteil haben in einer Epoche ständigen Wechsels politischer und
militärischer Ereignisse, die den Endabschnitt des Jahrhunderts erschilt-
terten. Der Hermannstädter Handel behält die gauze Periode hindurch
eiuen hohen Wertstand bei (23 000-33 000 Fl.) und erreicht den Höchst-
stand in den Jahren 1593 (mit 43 864 Fl.) und 1597 (mit 44 280 Pl.),
der fast dreimal höher liegt als der des Jahres 1500.
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Im letzten. Viertel des 16. Jahrhunderts machen Bich die levan-
tinischen Kaufieute im Handel Transsilvaniens mit der Walachei iramer
breiter. Trotz aller Einschrankungen, die ihnen die Landtage und Fiirsten
Transsilvaniens, als den Handelsionkurrenten der einheimischen Kaufleute
auferlegten, die zudem Edelmetalle in gepragter Form ausfiihrten, betei-
ligten sie sich am Handel der Walachei und des Balkans mit Sibiu in stei-
gendem MaBe. Einige von ihnen kamen aus dem Saden. der Donau, wo
sie Familie und Haus besaBen ; andere, sie selbst oder ihre Vorfahren, waren
schon lange in der Walachei ansässig geworden. Viele wohnten in Caran-
sebes, das sich zeitweis-e unmittelbar unter tiirkischer Herrschaft befand.
So ers-cheinen sie in den Rechnungen der Stadt Sibiu nicht, und ala
.Zngang nach Transsilvanien wählten sie nicht die AltstraBe.

In. diesem letzten Jahrhundertviertel laBt sich eine weite, iibrigens
herkömmliche Beteiligung der Handelszentren in der Walachei am Markt
-von Sibiu erkennen ; der Kreis umfaBt eine gröBere .Anzahl von Ortschaf-
ten (weniger Dörfer).

An der Spitze halt sich Rimnicul Vilcea. Es ist bekannt, daB der
Weg von hier nach Slatina und auf der linken Altseite z-ar Donaufurt
hinab nach Nikopol führte. Es handelt sich um einen Hauptversorgnngs-
-weg der Walachei und Sibius mit levantinischen Waren. Die Zahl der
'Transporte von Rimnicul Vilcea, nach Jahren gerechnet, ist folgende :
18 (1578), 13 (1579-80), 19 (1583), 14 (1587), 16 (1588), 8 (1591), 5
(1593), 12 (1594), 20 (1595), 38 (1597), 11 (1600), im ganzen 174 Trans-
porte in den 11 Zolljahren. Es folgt Pitesti mit 14 Transporten 1578), 10
(1579); 9 1583), 2 1587), 6 (1588), 16 (1591), 15 (1593), 16 (1594), 3
(1595), 4 (1597) und 5 (1600), im ganzen 99 Transporte. Dann Curtea
.de Arge§ mit 61 Transporten (1-1578, 1-1579, 15-1583, 6-1587,
0-1588, 4-1591, 2-1593, 2-1594, 15-1595, 2-1597, 1 - 16 0 ), dann
'Tirgoviste mit 42 Transporten (2-1578, 5-1579, 2-1593, 2-1594,
19-1595, 3-1597, 11-1600), Bukarest mit 22 Transporten (1-1578,
1-1579, 2-1583, 1-1588, 3-1591, 14-1593), Chnpulung mit 16 Trans-
porten (5-1578, 2-1579, 2-1583, 1-1587, 2-1588, 1-1591, 1-1593,
2 -1595).

In absteigender Reihe folgen 53 : Boita (wahrscheinlich in der Loviste)
mit 10 Transporten, Craiova (Koroywa) mit 9 Transporten, Cäpreni mit
.3 Transporten, dann folgende Orte mit 2 Transporten : Ro§iorii de Vede,
Racovita (wahrscheinlich in der Lovi§te), Cglne§ti ( ?) (Kolnest),
Cernavoda, Ploie§ti, Slatina, ( ?) (Eslatowa), Chilia (1587), Albesti, Tirgsor

Wir danken Prof. I. Donat fiir die wertvollen Hinweise auf die Identifizierung
einiger Ortsnamen.
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und Clineni, und schlialich mit einem Wagentransport : Bungesti (1)
(Turgo, Tirgu Bengii im Gilort), Rini .Alb (Rawalb), Rucär, Daiesti,
Gnesu (?), Gherghita, Mehedinti, Titesti, Hobbobescht Erbescht (?),
Kastelly (?), Nohama (?), Synadelffy (?) und Kopowy (1). In diesem
letzten Viertel des Jahrhunderts beteiligen sich im ganzen 34 Ortschaften
aus der Walachei und Moldau (die nichtidentifizierteu inbegriffen) am
Handel mit Sibiu ; im Jahre 1500, also im Laufe eines Jahres, waren
es 31. Trotzdem iiberstieg der Zollwert der aus dem Siiden nach Sibiu
gefuhrwerkten Waren, wie schon erwähnt, den Zollwert des 1. Jahres
des Jahrhunderts bei weitem.

In dem Kranz der raft Sibiu im 16. Jahrhundert Handel treibenden
Zentren der Walachei befindet sich auch Bukarest, das in der zweiten
Halfte des Jahrhunderts ein bedeutendes Emporium auf dem Wege zur
Donau geworden 'war 54. Von Bukarest fiihrte ein Weg du.rch eine ausge-
dehnte, waldbedeckte Ebene iiber den Arges zur wichtigen Don.aufurt
nach Giurgiu hinab 55. Bukarest, das an dieser Strecke lag, entwickelte
sieh zu einem Handelszentrum mit der Orientierung, gegen die Donau 58,
doch nicht mir neben dem älteren Handelsweg nach Transsilvanien, son-
dern auch gleichsam als seiner Ergänzung.

Im 16. Jahrhundert wandelte sich Bukarest allmahlich zu einem.
bedeutenden Mittelpunkt fiir den Transithandel in Siidosteuropa um..
Handwerk und Handel bliihten in einer Fiille von Werkstätten und Kauf-
laden 67. Neben der Kaufmannschaft des Ortes sind die leva,ntinischen
Kaufleute, die sieh in groBer Zahl in der Landeshauptdadt aufhaltent
Behr aktiv. Es handelt sich besonders um griechische, mazedorumänische
und tiirkische Kaufleute 58. IM 16. Jahrhundert kann man in Bukarest
auch jiidische Handler finden, anscheinend spanischer Herkunft 59. Einige
von ihnen besitzen Gewölbe und Hauser 60.

" Vgl. D. Berindei, Orasul Bucuresti, resedinld si capitakt a rarii Bomanesti (1459
1862), Bucuresti, 1963, S. 23.

55 $t. Metes, a.a.0., S. 21.
56 R. Manolescu, Aspecte din istoria negofului bucurestean In sec. al XVI-lea, In Studii",

5, 1959. S. 26-27.
57 $t. Olteanu, Mestesugurile din Bucuresti In sec. XVI si XVII , In SI udii", 5, 1953,

S. 83-88 u. 88-90; R. Manolescu. a.a.0., passim; G. Potra, Documente privitoare la istoricr
orasului Bucuresti (1694-1821), Bucuresti (1961), S. 9-13 u. Dok. 1-2.

58 D. Berindei, a.a.0., S. 26.
59 Im Jahre 1560 werden in Bukarest die Kaufleute gemue/ Estreliga, Avram Amato.

und Habib Amato genannt, die vor dem Gericht in Nikopol in einem Mordprozel3 aussagen
(Fontes .Hebraici..., S. 483-484).

Es handelt sich um Avram bar Elieser, Jehuda Bar Ger§on, Ichak Rufus, Habib
Amato (die beiden letzten besitzen einen Kaufladen), dann Mo§e Anghel, David bar Haim,
David Usha, Avram Usha, Jacob bar Habib, Baruh Bahar Elia, Ichak Baruh Galipapa
(Fontes Hebraici..., S. 273-274).
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Die standigen Beziehungen zum Saden der Donau erlaubten eine
starke Ausweitung sowohl des regionalen als auch des innern Marktes
von Bukarest ; sie bildeten trotz der Entfernung auch einen Anreiz
den Warentransit mach Transsilvanien u.nd in u.nserera Fall nach Sibiu.
Zu Beginn des Jahrhunderts scheint man nur vereinzelte Beziehungen
unterhalten zu haben. Im Jahre 1500 erreicht der ungefahre Handelswert
der Waren, die von den drei Kaufleuten Gheorghe, Stanomir und Helias
zur Zollstätte von Sibiu gebra,cht und in die Rechnungen aufgenommen
werden, etwa 130 Fl. 61 Bukarest steht in diesem Jahr im Hermannstädter
Handel, nach Curtea de Arge§, Riranicul Vilcea, Cimpulung, Tirgovi§te,
Slatina und Pite§ti, an siebenter Stelle.

Auch in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts weisen die Rech-
nungen in Sibiu Kaufleute aus Bukarest aus. Im Jahre 1559 kommen
von dort Gheorghe (Gerge) mit tiirkischen Waren (Bogassia, rotgefärbte
Felle, Tficher, Garn usw.) und Ghina (Gina), wahrscheinlich Grieche,
der seine Waren (eine Pferdelast) nach Tàlmaci fiihrt. Ghina liist die Zwan-
zigstgebiihr mit Waren ab (blaues Garn, Fuchsfell, Satin, Wolle).

Den Weg nach Sibiu ziehen ebenfalls die Bukarester Kaufleute
Cristea (1578), Costea (1578), Sima und Grama (1583) und Tirna,vul (1588).
Im Jahre 1591 kommen die Handler Ghenea (Giene), Tudose und Andrei.
Ghenea frachtet Waren (Pfeffer, Indigo, Garn, Wolle usw.) im Werte
von etwa 510 Fl., Tudose im Werte von 116 Fi. und Andrei von. 246 Fl.

Die regste Beteiligung der Kaufleute aus Bukarest am Herma nn-
städter Handel mit tiirkischen Waren Mt in das Jahr 1593. Die Kauf-
leute Proca, Iene, Nicula, Vlàdite (Wlatysehte), Dunaitru, Andrei, Stana
und Mihai bewerkstelligen 10 Transporte. Sie führen als Fracht Alaun und
Indigo Färbe- und Fixmittel fifr die Tuchfärber in Sibiu, wo bekannt-
lich in dieser Zeit italienisehe Tuchweber und Farber arbeiteten 63, dann
Leinen, Teppiche, Pfeffer, Otter- und Fuchsfelle, Bogassia, Biernen,
Giirtel, Seide, Gewiirznelken, Weihrauch usw. Die bedeutenderen von
ihnen waren Nicula und Iene : der erste hat teil mit 5 Transporten (23.
April, 14. Juli, 4. Oktober 1593, 10. Januar und 23. März 1594), lene
mit drei. Der Zollwert der vom Kaufmann Nicula gefuhrwerkten Waren
betragt 4 427 Fl. 60 D., der Waren Ienes 3 860 Fl. 40 D. Der gesamte
Zollwert der Waren, die im Zolljahre 1593 von Bukarest nach Sibiu
gebracht warden, beziffert sich etwa auf 11 500 Fl. und macht fast das
64 fache des Handelswertes der Bukarester Kaufleute im Jahre 1500 aus.

61 Rechnungen..., S. 296 297.
62 R. Manolescu, Relaliile comerciale ale pirii Romdne;li cu Sibinl, S. 257, Tabelle.
43 Vgl. S. Goldenberg. Nolizie..., S. 273.
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Nach dem Jahre 1594 kommen die Kaufleute aus Bukarest in den
Zollrechnungen. von Sibiu nicht mehr vor. Sollte die Ursache dafiir in
den politischen Ereignissen mit ihren Auswirktmgen auf den levantini-
schen Handel liegen?

Die Rechnungen nennen auch die Namen einiger transsilvanischer
Orte, mit denen in den Jahren 1578-1597 Handelsbeziehungen bestan-
den : Lugoj, Brasov, Sebe, Tiilmaci, Orästie.

Schlialich kiindet sich nu.n zum erstenmal die direkte Teilnahme
siiddanubianischer Handelsplätze des Ottomanischen Reiches im Durch-
gangshandel durch die Walachei nach Sibiu an, die zweifelsohne von der
offiziellen Einfiihrung des tiirkischen Monopols in den ramänischen
Ländern begiinstigt wird. Es handelt sich um Nikopol (in den Rechmmgen
Nyhopel, Nykopul, Nikopolly, Nickopye) mit 27 Transporten (1578-1 Trans-
p ort, 1583--2, 1587-1, 1588-4, 1593-3, 1594-1, 1595-15), Tirnovo
( Ternova) mit 3 Transporten (1595), SoLia mit 3 Transporten (1595),
dann Konstantinopel (Czaligrat, 1595), Ruse ( ?) (Busch, 158'7) und Widin
,(Dij, 1595). Die starke Beteiligung von Nikopol erklärt sich daraus, daB
sich da,mals in diesem Ort zahlreiche griechische, ragusanische, jiidische
-and andere levantinische Ka,ufleute aufhielten ; deshalb war die Einrich-
tang einer Zollstätte geboten, der Zoll oder die Furt von Nikopol (Vama
oder Vadul Nicopolei).

Die Verbindung mit den groBen Handelszentren auf der Balkanhalb-
insel wird im folgenden Jahrhundert reger, was man z.B. aus den Zoll-
rechnungen der Jahre 1614 und 1616 ablesen kann (fiir die Zeit von 1601
1613 sind die Rechnungen nicht erhalten geblieben). In der Hälfte des
Jahres 1614 fiihrten die Kaufleute Petru, Dänila, Pavel, Värtan, Toma,
Simion, Nicula, Stanciul, Dobre -and Tudor 10 Transporte aus Nikopol
durch ; ein Transport kara aus Widin (des Scholomo), einer aus Kyzylbas
(irasalbascha) (des Asian) und einer aus Trapezunt (Trapason) (des Kauf-
manns Nicula). Nach zwei Jahren kann man 39 Transporte aus dem Siiden
der Donau zählen : 22 aus Nikopol (der Kaufleute Dobre, loan, Marko,

Pärvan, Simion, David, Pethe, lona, Petra, Nicula, Iancul, Zahul,
'Turcu), 3 aus Konstantinopel (des lerg , Nicula und (Jonstantin), 12 aus
Tirnovo (des Dima, Iotta, Niko, Stanciul, Elie, Dumitru, Stefan, Zotta,
Ghina) und 2 aus Trapezunt (der Kaufleute Nicula und Vartan).

Die Donau bildete kein Hindernis in den Handelsbeziehungen zwi-
schen dem Norden und Siiden der Donau, im Gegenteil, diese WasserstraBe
mit ihren Häfen und Handelsplätzen fiir Sibiu kamen in erster Reihe

www.dacoromanica.ro



31 DER SUDHANDEL IN DEN ZOLLRECHNUNGEN VON SIBIU 1111 16. JH. 415

Nikopol, damn. Islaz, Oreahova in Betracht erleichterte die Handels-
verbindungen nicht nur sommers sondern auch winters ". -Ober die zuge-
frorene Donau fiihrte man die Waren. aus Bulgarien in die Walachei und
von hier nach Transsilvanien, besonders Tuche und Kleider aus Brussa,
Geivebe, Teppiche usw. mad iiber die Donau gingen die Exportartikel,
besonders Metalle und Metallwaren und gelangten bis nach Mazedonien 65

Der Export- und Transithandel verlangte gröBere Kapitalien uud
einen sicheren Kredit. Darliber verfiigten nur die GroBhändler au.s dem
&Wen der Donau oder Rumänen. Die Kleinhändler nehmen in gerin-
gerem MaBe als friiher am offiziellen Handel mit Sibiu teil. Wenn diese
besonders die sogenannten Armen" zu Beginn. des Jahrhunderts die
Fuhrleute fiir die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Walachei stellten,
so hatten sich jetzt, infolge der wirtschaftlichen Unterdriickung durch die
Tiirken die Überschiisse far den Export beträchtlich verringert ; allmählich
warden sie auch aus dem Handel mit Fertig- oder Halbfertigwaren des
walachischen Handwerks verdrängt, die hinfort gewöhnlich dieselben
Händler mit ihren levantinischen Exportwaren nach Sibiu mitbrachten.
Der lländlerstand erkaainte in dieser Periode in den Beziehungen zu Trans-
silvanien im allgemeinen and zu Sibiu im besonderen neue Möglichkeiten
des Handels ; diese Aussichten beglinstigte der Ifinstand, daB einige
transsilvanische Städte ihre Handelsverbindungen mit dem Abendland
schwerer aufrecht erhalten konnten.

In den Rechnungen findet man za,hlreiche und besonders bezeichnende
Mitteilungen iiber das Handelskapital dieser Kaufmannschaft. Einige
Beispiele Bind in diesem Sinne aufschluBreich : Tin Zolljahr 1578 bringt
Dumitru 4 Warentransporte aus Pitesti im Werte von etwa 1080 Fl. ;
Simion. ebenfalls aus Pitesti einen Transport von 620 Fl., der Grieche
(ein Kried,") Ghinea (Gyna) 4 Transporte im Werte von 500 Fl. Diese 4
Händler allein haben 11 Warentransporte mit einem Zollwert von 5 360
Fi. im Jahre 1578 gefrachtet Im Zolljahr 1597: Der HäncU.er Tene aus
Rimnic bringt 6 Warentransporte im Werte von etwa 3 210 Fl., Proca,
ebenfalls aus Minnie, 3 Warentransporte im Werte von 3 100 Fl. ; die
beiden Händler frachten also in diesem Jahr Produkte fiir 6 310 Fl. 1sTur
Proca schafft am 18.TV.1597 mit einem Wagentransport von Rimnic
nach Sibiu ; Felle, Riemen, Garn, Flauseh usw. im Werte von 1418 Fi.,
und Andrei, am 8.VI. Wolle im Werte von etwa 1900 Fl. Selbst wenn

64 BucTpa gneTuona, KBAL eanpoca aa naeapnume u npuemannunume u maneu
e Hag= .Bbuteapenu epaaoee npea XVI e., In HaneeTnn Ba 14ncTwurra aa VIcTopuR", Bd.
13, Sofia, 1963, S. 212-213.

Ebenda, S. 211-212, 215 und 217.
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(dem Text im mittelalterliehen Deutsch oder Latein entsprechend), z.B. Stanscholl de Albest,
Stanschol de Rimik, Kiriste de Bokorest, Issar oom Arges usw. Die Partikeln von und de bezeich-
nen nicht den Ort der Herkunft, die Provenienz des Individuums, wie es den Anschein
haben könnte, sondem (len Ort, woher die Person kam, was die Hermannstädter Zollbeamten
in teressi e.
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der Wert des Florins zur Zeit niedriger steht und die Revolution der
Preise" in Begleittmg mit einer gewissen. Geldentwertung auch hier zu
sparen ist, bleibt der Sinn. dieser Zahlen unverändert.

Wenn man in. einigen Städten die fortgesetzte oder vereinzelt vorkoir-
mende Teilnahme von Händlern aus dem Siiden der Donau oder der
Karpaten am Warenau.stausch mit Sibiu verfolgt, so beeindruckt das
Ergebnis ebenfalls. Es handelt sich um eine groBe, reiche, einheimische
oder levantinische Kaufmannschaft, um. ständige Lieferante,n fiir Sibiu
und wahrsche:nlich um die Kundschaft fiir transsilvanische Waren. In.
jener Zeit muB die Grakaufmannschaft aus Minnie un.d Pitesti mächtig
gewesen sein, aber auch aus anderen Orten. In den Jahren 1578-1597
weisen die Rechnungen folgende Händler mit Waren aus Rimnie aus -
vielleicht hatten sie auch dort ihren Wohnsitz : Stanciul (1578, 1579,
1583, 1587, 1588, 1591, 1595), Nicula (1578, 1579, 1583, 1587, 1588, 1591,
1597), Pana (1578, 1579 , 1583, 1587, 1588, 1591, 1593, 1594, 1597),
und Iene (1578, 1579, 1583, 1593, 1594, 1595, 1597). Aus Pitesti : Dumitru
(1578, 1579, 1583, 1587, 1593, 1594), loan (Iwo?) (1578, 1579, 1583, 1587,
1588, 1591, 1593) und Nicula (1587, 1588; 1591, 1593). Aus Curtea de Arges
Badea (Baycle) (1579, 1583, 1587, 3591) u.a. Es iiberrascht aller auch die
Anwesenheit anderer GroBhändler, die ein bis zwei 1lVarentransporte TOR
groBem Werte nach Sibiu bringen. Es erscheinen jedoch - in geringer
Zahl - auch Kleinhändler mit ein bis zwei Transporten von minderem
Wert.

Die Zahl der Handelspartner von Sibiu schwankt von Jahr zu Jahr.
Nach Ortschaften lassen sie sich genau zahlen, jedoch nach Personen
nicht, weil in den Rechnungen nur Vorname und Ort angegeben. werden :
z.B. im Jahre 1578 ersCheinen Stanciul aus Rimnic, Stanciul aus Pitesti,
Stanciul aus Cimpulung und Stanciul a,us Albesti, oder i.J. 1585 Dumitru
aus Nikopol, Dumitru au.s Rimnic, Dumitru aus Curtea de Arge§ und
Dumitru aus Pitesti 66. In diesen und in allen iibrigen Fallen la& sich
nicht sagen, ob es sich um ein und dieselbe Person handelt, um denselben
Handler, der in verschiedenen Zeitabstanden Waren aus verschiedenen
Ortschaften gebracht hat oder um unterschiedliche Personen. Das Risiko
zu irren ist aber nicht zu groB. In einigen Fallen, wenn die Jahre beieinan-
der liegen, ist es klar, daB es sich um ein und denselben Mann han-
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delt wie bei den Händlern Stanciul, Pana, Iene, Nicula, Dumitru, loan,
Badea, Isar u.a., die aus RImnicul Vilcea, Pitesti, Cimpulung usw. Waren
nach Sibiu fiihren.

Leider kann man nicht in allen Fällen die Teilnahme der Händler
am Markt von Sibiu zahlenmäßig nach Ortschaften erfassen, grade weil
keine Sicherheit dafiir besteht, ob die Personen, die unter demselben
Namen in die Rechnungen verschiedener Jahre eingetragen -warden, genau
dieselben sind. Geht man jahrweise von der Häufigkeit der Namen
einige wiederholen sich aus, so gelangt man fiir die Jahre 1578-1600
zu folgendem Bild :

Auf Grand der Personennamen lassen sich unter Zurechnung eines
Beiwerts far Irrtamer die rumänischen Handler aus dem Norden oder
Siiden der Donau (wir denken an die Mazedorumänen) von den levaati-
nischen, die aus dem Saden der Don.au kamen oder sich in der Walachei
ansässig gemaeht hatten., u.nterscheiden. In die Reihe der rumänischen
oder mazedorumänischen Händler gehören aller "Wahrscheinlichkeit nach :
Dedul, vielleicht Stanciul, Neagoie, Cristea, Oprea,
Albul, Vilsan, Dragotä, Badea, Mihai, Frincul, Tudor, Mancini, BrAcind,
Radul, Voinea, Manea u.a. Iene, Ghinea (Gime), Iorga, Sarkis, Proca, Avri-
tis, Grama, Ghica, Panaiot, Dima, Nichifor n.a. sind wahrscheinlich grie-
chischer llerkuuft. Als Handelspartner -von Sibiu erscheinen in dieser
Zeitspanne auch Achsische und ungarische Kaufleute : Michel Gonthardt,
Hans Lutsch, Jorg Lutsch, Hans Rener, Simion Mailath, Wilda; Balint,
Miklos, Francisc Bock u.a. Es könnte sich um Hermannstädter handeln,
doch ist nicht ausgeschlossen, daß es Kaufleute sind, die Bich in der Walachei
niedergelassen haben. Andere sind Juden : Abraham aus Rimnic, Abraham
mit seinen Gehilfen, aus Nikopol gekommen, Pana Jude aus Tirgo-
viste" (Juci von Tergowist, 1595), vielleicht Safar ans Widin (1595) und
Jupän (Supa) Parl, ohne Ortsangabe. Amadelfi (1587 und 1588) ist Ita-
liener oder Spanier. SchliA31ich kommen im Jahre 1591 auch Armenier
mit Baumwolle nach Sibiu.

Die Zollrechnungen -von Sibiu aus dem 16. Jahrhundert machen
aueh einige Angaben fiber die Geschäftsgenossenschaften der levanti-
ni schen oder walachischen Kauflevte. Die Kaufmannsgilden waren nicht
nur eine Organisationsform gegen die Gefahren, die im allgemeinen den

RImnicul Vilcea 93 Namen Nikopol 17 Namen
Pile§ti 56 33 Bukarest 16 If
Curtea de Arge§ 41 2 f CImpulung 16 ff
Tirgovi§te 31 32 Craiova 10 32
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Handel im Mittelalter hedrohten, sondern entstanden auch aus der Not-
wen.digkeit, mehrere Kapitalien zur Durchführung bedeutender Transak-
tionen zu vereinigen. So transitieren im Jahre 1500 Lazär aus Märcesti
mit seinen Genossen (cum suis sociis) morgenliindische Waren, Iacob und
Dumitru führen zusa-mmen Sensen und andere Waren ein 67. Die Italiener
Giovanni und Geronimo bringen. Tuche in die Walachei 68 Im Jahre 1594
verbindet sich Iene mit Statea -v on Pitesti, im folgenden Jahre Dragotä
mit Petru auch von Pitesti. Im Januar 1597 assoziieren sich die Kaufleute
Andrei, Constantin und Pana von Rimnic und schaffen Waren im Werte
von etwa 450 Fl. nach Sibiu ; im Februar bringen Iene mid Ghinea zusam-
men eine Warenfracht aus Rimnic im Werte N on etwa 840 Fl. Im Jahn
1600 N erbinden sich die beiden Kaufleute, der Grieche Steoll und Anderca,
zu gemeinsamen Geschäften.

Bei gröBeren Geschäften erscheinen die angeseheneren Kaufleut&
öfters in Begleitung ihrer Gehilfen, ihrer Gesellen (mit seinen gesellen),
bes-Unders aber die Kaufleute, die einen Transithandel auf weite Entfer-
nungen betreiben. So kommt am 6. Dezember 1550 Anghel cel Mare (Mayre)
mit seinen Gehilfen, im Jahre 1559 komm.en mit ihren Gesellen Sima cel
Tinär aus Braila (31 .VIII.), Aranit (4.V.), Gh. Buzdugan (4. V.), Ghinea
Grosul (6.VI). und ein anderer Ghinea (21.1.1560). Am 18. V. erscheint
Chira -vor der Zollstätte von Sibiu bloB mit einem Gehilfen (Gesel)
Sarkis.

Den Geschäftsgenossenschaften. der Handelpartner von Sibiu fehlten.
Dauer mid Organisation. Es waren Assoziierungen fiir den Augenblick,
entstanden aus dem Bediirfnis nach Geld und Sicherheit.

Die Zwa,nzigstgebühr wurde den Umständen gemäß eingehoben,
in Geld oder in Geld und Waren. Die Art der Einhebung versah man
in den Rechnungen mit der Bemerkung : percepta pecuniarum et rerun
turcalium". Die Versorgung der Kaufleute von Sibiu und der Einwohner
mit den begehrten Artikeln bildete ein daaerndes Problem. Die Waren des
Zwanzigsten -wurden oft den Herren von der Stadtverwaltung verkauft
oder von den Zwanzigern und Schreibern se- lbst käuflich erworben. Die
anderen Waren, die die levantinischen oder rumänischen Händler ge-
bracht hatten, mußten im Kaufhaus gelagert werden. Die Anordnungen
aus dem Jahre 1546 sehen vor, daB die rumänischen und griechischen
Kaufleute ihre Waren nur an Hermannstädter und keine anderen abgeben

47 R. Manolescu, a.a.0., S. 255.
Rechnungen.. ., S. 287.
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diirfen, und um den Hermannstadtern zusätzliche Erwerbomöglichkeiten_
durch den Wiederverkauf der Waren zu beschaffen, -wurde die niedrigste
Preisgrenze fiir die Importwaren aus dem Siiden mit 3 Florin festgesetzt 69.

Die Statuten aus dem Jahre 1597 bedeuten keine Verbesseru.ng der adten
Bestimmungen iiber die Versorgung des gewöhnlichen Volkes (die gemeine-
Stadtleutt) mit den von den griechischen und rumanischen Kaufleuten
gelagerten Handelsgiitern ; sie sehen jedoch vor, da,B die Stadtbevölke-
rung auch von. den Waren kaufen diirfe, die als Zwanzigstzoll eingehobeii
wm.den, untersagen auch den Zwan.zigern und Schreibern den MiBbrauch
ihres Amtes, die far eigene Rechnung mit den Waren Handel trieben 70.

Mit den levantinischen und rumanischen Importwaren versahen sich nun
auch Kaufer und Handler aus anderen Teilen Transsilvaniens, die eigens-
zu diesem Zwecke nach Sibiu kamen.

Wie wurde auf Grund der Zollrechnungen Verkauf und Verteilung
der Vigesimalwaren praktisch durchgefiihrt Der Verkauf fand nicht
an einem bestimmten Tage statt. Manchmal verkaufte man einmal
Monat, ein andermal mehrere Male, je nach den Möglichkeiten. Anschei-
neiad verfiigten einige Biirger aus Sibiu auf Grund ihres Amtes mid Ver-
mögens über eine Art Vorkaufsrecht, Wi6 im Falle des Matthias Bunzler
(Rosler) und Paul Feltner im Jahre 1543. Derselbe Bunzler kauft auch4
im Jahre 1550 groBe Warenmengen. Im Jahre 1559 erwerben die Kauf-
lento Jorg Hecht (später Stadtrichter) und Lörincz Homlischer Waren fiir
260 Fl. 18 D. Eine andere bekannte Gestalt aus Sibiu , Lucas Miles, aber-
auch Christophor Miles erscheinen wiederholt unter denen, die bedeu-
tende Mengen Vigesimalwaren kaufen (z.B.im. Jahre 1578). Lucas Miles.
versa& am 24. Februar 1578 das Zwanzigeramt und konnte sich soinit
mit den in Sibiu stark gefragten Importartikeln leicht versorgen. Mauch-
mal wird ein Teil der Waren fiir den Stadtmagistrat zuriickbehalten.
(pro usu dominorum wie es in den Rechnungen von 1554 heiBt). Mauch-
mal versehen sich die Ziinfte und gewisse Handwerker mit Import-
waren der rumanischen und levantinischen Kaufleute wie im Falle der
Kiirschnerzunft, die i.J. 1550 Fuchs- und Marderfelle kauft, oder Klein-
händlerinnen (kremerin) in der Stadt. Importwaren (besonders Gewebe),
ka,ufen auch verschiedene Handler, die auf den Jahrmarkt von Sibiu
kommen, aus eica, Mare (Marktschelken ; 1550), aus Aiud und aus-

69 Alle dy guetter dy die krichen oder walachen pryngen soollen jm kauffhaws nyder
gelegt werden vnd dyweil er hye pleibt soil er ssorg drauff tragen. Wen ey aber weg czeugt, ssoF
er dy gytter zum wirt. .. Item. Keyn krych oder Blechlender ssoll vnter dray gulden nichts ver-
kauffen den stall man, oder teppych und telkettucher seyn fraw, ym zu seyner nott, sonder kaynem:
fremden soli er verkaufen", Doc. Lit. 485, L 16 im Staatsarchiv Sibiu.

99 Vgl. Dok. vom 22.1.1597, Doc. Lit. 1416, L. 29, Staatsarchiv Sibiu.
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Bistrita (Bistritz, 1551), Gewandschneider aus Reghin (R e en), einige
aus Hunedoara (155!), ein Hans Maurer aus der Moldau (1550), ein
Briccius Litteratus aus Baia, Mare (1554) Man beschickt mit Waren die
Märkte von Alud, Sighisoara, Media § (Mediasch), (1554).

Die Irnportwaren ha,tten bei der Versorgung der Bevölkerung von
Sibiu mit Verbrauchsgiitern (häufig Nahrungsmittel), die im Einzelver-
kauf abgesetzt -warden, eine besondere Bedeutung. Im Jahre 1550 ver-
kaufte man an die Bevalkerung (den Stadtleiten) : Bogassia, Taft, Alaun,
Fella, dann Safran, Reis, oder MI Jahre 1578 Pelze, Mandeln, Reis,
Gewiirznelken, Pfeffer und 01 mit dem Pfund (mitt einleezigenn phunden).
01 und Reis setzte man fast ausschlialich an die gewahnliche Bilrger-
schaft ab. 'Mit Hilfe der Einfuhr von Nahrungsmitteln, die im Transit-
verkehr durch die Walachei gebracht warden, konnten die Barger von Sibiu
ihren Lebensunterhal t verb es ser.

Aus der Untersuchung der Zollrechnungen von S,biu aus dem 16.
Jahrhundert lassen sich einige Schliisse ziehen :

Der Siidhandel -von Sibiu mit der Walachei, der Balkanhalbinsel
und dem Orient todelist in dieser Epoche merklich. Er beschränkt sich
vorwiegend auf levantinisPhe Warm; zugleich werden auch Erzeugnisse
des Handwerks eingefiihrt. Nach dur Einfahrung des tiirkischen Monopols
geht der Import landwirtschaftlicher Produ.kte (Getreide, Vieh, Fische,
Talg, Wachs usw.), den wichtigen Artikeln im Handelsverkehr zu Anfang
des Jahrhunderts, wesentlich zurack und hart schlieBlich auf.

Der Warenhandel iiber die Walachei mit dem Siiden der Donau
hatte far Sibiu eine lebenswichtige Bedeutung, denn er bildete fast die
einzige Versorgungsquelle der Stadt mit den stark gefragten morgenlän-
di s chen Waren.

Die Rechnungen der Jahre 1537-1600 spiegeln mit wenigen
Ausnahmen einen Warenhandel in einer Richtung, von Siiden nach
Sibiu wider. Wegen des Ausfalls der Daten kann der Warenverkehr
in der Gegenrichtung, von Norden na,ch Siiden, nicht rekonstruiert werden.

Die Handelspartner Sibius waren in groBer Zahl rumänische und
levantinische Kaufleute, die Bich in der Walacheiniedergelassen ha,tten
oder aus dem Siiden der Donau. kamen. Nikopol beginnt eine bedeutende
Rolle im Transithandel iiber die Walachei mit dem tran.ssilvanischen
Emporium zu spielen.

Das herrschende Zollsystem und das Sta,pelrecht von S;biu
erschwerten. die Handelsbeziehungen ; deshalb mehrten sich die Fälle
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der Zollumgehun.g. Der ztmehmende Handel mit Schmuggelware, der
Schleichhandel, verhindert eine genaue Ermittlung des Gesamtvolumens
und -wertes des Warenverkehrs zwischen Sibiu und der Walachei. Wenn
man den wahrscheinlichen Mittelwert der Einfuhr tiirkischer Waren"
nach Sibiu mit 3 000 000 Fl. ansetzt, bleibt es nicht ausgeschlossen, da,B
sich der gesamte offizielle Sildhandel Sibius im 16. Jahrhundert auf
4-5 Millionen bezifferte, eine gewaltige Summe für jene Zeit.

6. Die Zollrechnungen der folgenden Jahrhunderte, gering an. der
,Zahl, lassen die Fortdauer der Bhitezeit des Handels mit levantinischen
Waren und die wachsende Bedeutung der Emporien des Balkans im Transit-
bandel mit Sibiu im 16. Jahrhundert erkennen.

- e. 8ái
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ABDULLAH RAMIZ PACHA EN EXIL

par A. F. MILLER
moscou

Ma communication a pour base les recherches que j'ai entreprises
y a plusieurs années et qui ont été partiellement publiées dans ma mono-
graphie sur Bayraktar Mustapha Pacha 1. Si aujourd'hui je prends quand
méme la liberté de proposer ce thème à votre attention, c'est pare') que la.
langue russe reste encore peu accessible à la plupart des savants étran-
gers, tandis que les matériaux extraits des archives russes et utilisés dans
cette &tilde doivent avoir j'ose espérer un intérét considérable pour
tout historien qui s'occupe des problèmes de l'histoire de l'Empire ottoman
et du sud-est européen en général.

B. s'agit d'un personnage historique éminent, bien que la littérature.
existante ne fasse sur lui que de brèves remarques. Cet honame d'Etat.
a joué un grand rôle dans le cercle clandestin connu sous le nom des « Amis.
de Runuk *, première organisation politique turque à buts précis et
progressistes pour son temps. E en était membre actif et pour ainsi dire-
le guide idéologique, partisan convaincu du « nouveau système proclamé
pendant le règne du Sultan Sélim III et annulé par suite de l'ins-urrection.
réactionnaire en mai 1807. II luttait vaillamment contre le joug terrible.
des janissaires, cette véritable peste de l'Empire ottoman, contre l'anarchie
féodale, tout en cherchant, comme aurait pu dire Friedrich Engels, à établir
« un ordre dans le désordre i. Avec Bayraktar Mustapha Pacha et autres,
« Amis de Rusguk prépara et effectua un. coup d'Etat qui eut comma
conséquence le rétablissement temporaire des réformes progressives.

A. (1). Munnep, Illyemay6a- name Baiipanmap. Ommomanenas zuenepun e nattane
XIX °oat. M.-a. 1947.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., II, 3-4. P. 423-432, BUCAREST, 1964
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La personne que je vais vous présenter était en effet le porte-parole d'une
couche peu nombreuse mais très courageuse de la jeunesse éclairée turque
de la fin du XVIII' siècle et du début du XIX', couche qui militait,
vainement hélas, en faveur du. « nouveau système *, destiné leur sem-
blait-il à sauver leur pays de la menace imminente du démembrement
et de la destruction complète.

J'ai nommé Abdullah Ramiz Efendi, compagnon de lutte et «la
main droite* de Bayraktar Mustapha Pacha (de méme que sa « main gauche *
Atait le fameux financier arménien Manouk Bey MirzaTan, surnommé
« Prince de Moldavie *, dont la biographie et Pactivité ont été largement
audiées par le savant roumain H. Dj. Sirouni) 2.

Seid Abdullah Ramiz 3 naquit en 1774 en Crimée où son père Fayzullah
Efendi occupait le poste de kazasker (qui était en Crimée chef du clorgé mu-
sulman). En 1782, à la veille de Pentrée de la Crimée dans le corps de l'Empire
Russo, Fayzullah Efendi émigra en Turquie oit il fut inclus aussi dans
la plus haute classe des ulémas. Fayzullah Efendi donna à son fils une
excellent° instruction. Barniz étudia les langues orientales, la théologie
et memo les sciences exactes. II obtenait les meilleurs succès surtout
en rhétorique et se distinguait par une grande éloquence. Comme c'était
l'usage pour les enfants des hauts ulémas, Barniz obtint dès son 'Age le
plus tendre le grade de muderris (docteur en théologie musulmane) et
il aurait pu ainsi fair° une grande carrière dans les rangs des ulémas. Mais
il choisit un autre chemin le service d'Etat.

Barniz Efendi avait environ 25 ans lorsqu'il fut nommé directeur
de Pécole de mathématiques et de gale à Sudlice (sur la rive de la Corne
d'Or), ce premier foyer d'instruction européenne en Turquie. Ensuite
il fut pendant quelque temps chef de chancellerie auprès du pacha du
Caire. Il remplit également d'autres missions importantes. Par exemple,
en 1805 il fut envoyé en mission en Roumélie pour des pourparlers avec
les ayans locaux qui manifestaient des tendances séparatistes. C'est alors
qu'il fit sa première connaissance avec les plus grands ayans rouméliotes.

En 1806 Ramiz Efendi occupait un des plus élevés postes dans
le o nouveau système *, celui d'inspecteur général de Partillerie et du
génie. Se trouvaient également sous sa direction l'école de Sudlice et
les ateliers de projectiles. La valeur globale des sommes d'argent que
gérait Barniz atteignait 4 millions et demi de piastres. Après le commence-
ment de la guerre avec la Russie, Barniz partit dans Parmée active en

2 H. Dj. Sirouni, Bairandar Monstapha Pacha el Marlon!: Bey, Prince de Moldavie s,
e Balcania 6, Bucarest, 1943, p. 53-100.

3 Archives de la politique extérieure (APE) de Russie. Chancellerie du ministre (Ch.),
N 2024, 6 Note sur Barniz pachá 6, p. 158-165.
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qualité de trésorier d'Etat (bach mouhasebetch). n, au quartier général
du Grand vézir, établi à Silistrie, Ramiz apprit la nouvelle de l'émeute
des janissaires, du renversement de Sélim III et de la chute du « nouveau
système ». Sur la demande des janissaires, Ramiz Efendi fut destitué
et envoyé à Kavalla, afin d'y être exécuté, mais il revut en route, à Philip-
popolis (Plovdiv), Pinvitation de la part de Bayraktar Mustapha Pacha
de se rendre à Rusçuk. Barniz répondit avec joie it cet appel. Il considé-
rait la victoire des janissaires comme un épisode transitoire, et il espérait
pouvoir organiser, sous l'égide puissante du pacha de Rusçuk, les forces
nouvelles pour le rétablissement du « nouveau système ». C'est là, à Rusçuk,
que fut créée, en été 1807, la société politique secrète des « Amis de Rusçuk

L'apport personnel de Barniz à cette organisation fut particuliè-
rement grand. C'est h Barniz que « Les Amis » furent redevables d'un plan
très précis de la campagne militaire de Stamboul et, en grande mesure,
de son succi. s final. Quoique les « Amis fussent privés de la possibilité
de restaurer Mira III sur le trisme, car la clique de palais avait réussi
le mettre à mort, cependant la créature des janissaires, Mustapha IV,
fut renversé et remplacé par le jeune sultan Mahmud qui devait « régner
mais non pas gouverner ». Bayraktar devint Grand vézir et les autres
« Amis » formèrent son cabinet.

Barniz Efendi fut promu au rang de pacha à trois «queues de cheval»
et au poste de Kapudan Pacha (chef des forces navales). Il jouit d'une
influence exceptionnelle auprès du. Grand vézir et du Sultan. Au cours
de la première audience gull donna aux membres du Gouvernement,
le nouveau souverain s'adressa à Barniz Pacha dans les termes suivants :
« Le sultan Seim, mon cousin, m'a parlé de vous dans la prison. Soyez-
moi aussi fidèle qu'h lui et comptez sur mon amitié * 4. Les observateurs
étrangers ont, eux aussi, noté la haute position de Ramiz. Le ministre
danois à Stamboul, le baron Hiibsch, faisait savoir à son collègue Biome
tersbourg « Barniz Pacha possède une autorité énorme non point h
cause de ses connaissances dans le domaine de la marine, mais grace h
son intelligence, son instruction, son esprit de décision dans les affaires » 5.

La main et Pesprit de Barniz se faisaient sentir dans les divers actes
gouN ern.emen*au.x t dans la /*organisation de la marine de gaerre et l'orga-
nisation d'une nouvelle mink régulière, dans le domptage des janissaires,
dans Pintroduction d'une sévère discipline dans toutes les branches de
Padministration. « Tout a changé dans la capitale, écrivait de Stamboul
un correspondant secret au consul russe h Bucarest. Tout est désormais

4 APE. Ch., N 2024, p. 160.
APE. Ch., N 2274, p. 69.
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posé sur un autre pied. Le gouvernement actuel est fermement (J'Acidé
se faire respecter. En ce moment tout est calme ici. On coupe les tétes
comme des melons » 6.

A juste titre ou non, c'était notamment Barniz Efendi, désormais
Facha, qui attira sur lui la colère particulière des janissaires, des ulémas et
autres cliques réactionnaires. C'est pourquoi, lorsque le 15 novembre
1808, dans «la nuit de prédestination » (en turc kadir gecesi) eut lieu
une nouvelle émeute des janissaires, les mutins, après avoir brillé le palais
du Grand vézir, exigèrent du sultan Mahmud la tête de Barniz.

Durant quelques jours Barniz s'efforga, d'organiser la résistance,
mais la mort de Bayraktar, qui préféra faire sauter en l'air son dernier
asile au lieu de capituler devant les janissaires, ainsi que la défection du
sultan, qui, au contraire, préférait garder sa vie et son trône, tout cela a
amené la débacle des « Amis » et la ruine de toute leur cause. Plusieurs
partisans des réformes y trouvèrent une fin tragique. L'un d'eux, Refik
Efendi eut toutefois le courage de lancer à ses assassins des paroles vrai-
ment prophétiques, en disant que malgré tout (je cite littéralement le récit
d'un témoin oculaire) « ils allaient finir par porter le chapeau au lieu du
turban » 7.

Barniz Pacha et quelques autres combattants de Bayraktar réus-
sirent à prendre la fuite. Le sultan Mahmud y contribua en eachette.
Après une série de vicissitudes et d'infructueuses tentatives d'assembler
les troupes pour une nou.velle marche sur Stamboul, Ramiz Pacha arriva
à Rusguk, oit se trouvait déjà Manouk Bey. Cette vine, an.cienne posses-
sion de Bayraktar, lieu de naissance de leur organisation, se présentait

deux « Amis » non seulement comme un stir refuge, mais aussi comme
une place d'armes pour leurs futures opérations politiques et militaires.
Malheureusement, la réalité était tout à fait différente. Le gouverneur de
Rusguk, Ahmed Efendi, nominé à ce poste par Bayraktar dont il pas-
sait pour un des plus proches amis, n'avait maintenant d'autre préoccu-
pation que l'acquisition des richesses de Bayraktar (ce qu.'il légalisa par le
mariage avec sa veuve 8), et ne cherchait que les moyens d'avoir sa
vie sauve. Etant compromis aux yeux des janissaires par son étroite col-
laboration avec Ba,yraktar, il ne pouvait pas compter sur leur miséricorde.
Vu cela, il essaya de trouver un appui au-delà du Danube et entama
ces fins des pourparlers secrets avec le commandement russe, en lui pro-
mettant de céder les forteresses de Rusg-nk et Giurgiu9. Aucune idée

6 APE. Ch., N 1921, p. 528.
7 APE. Ch., N 1922, p. 699 - 700.

APE. Ch., N 2024, p. 158-165.
9 APE. Ch., N 1928, p. 82-84.

www.dacoromanica.ro



10 APE. Ch., N 1928, p. 525-528.
11 APE. Ch., N 1928, p. 541-542.
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politique ne le guidait. Pour éviter la présence génante de Barniz Pacha,
il l'éloigna de Rusguk et l'installa à Slobozia un petit village près de

Mats les calculs d'Ahmed Efendi étaient faux. Sa position à Rusguk
devenait de plus en plus précaire. Les ayans de Bourn/She ne lui obéissaient
point. Il ne jouissait d'aucune autorité non plus auprès des habitants de
Rusguk. La Sublime Porte de son côté publia en février 1809 un firman,
le destituant du poste de gouverneur et le condamnant par contumace
la peine capitale. Simultanément les bruits sur ses négociations secrètes
avec le commau.dement russe- se répandirent dans la ville et dans Parmée
turque, et ses subordonnés commenarent à préparer son arrestation.

Pris de terreur, Ahmed Efendi avisa le commandement russe qu'i/
se rendrait seul, n.'ayant pas la possibilité de céder en milme temps ses
forteresses 10 Cette communication faite par l'intermédiaire de Manouk
.Bey, qui se trouvait déjä à Bucarest, provoqu.a de la part du général russe
Ifiloradov itch la réponse suivante

« Si Ahmed Efendi se rend aux Russes lui seul et sans sa forteresse,
nous n'y gagnerons rien, vu que toutes ses bonnes qualités personnelles
ne suffisent point pour le rendre un militaire redoutable. En ce cas
vaudrait mieux qu'il y restät que de l'y v'oir remplacé par un autre qui
aurait plus de talents guerriers que lui n'en a montré jusqu'ici » 11.

Cependant Ahmed Efencli ne voyait plus d'autre issue que de fuir
de Rusçuk, devenu pour lui trop dangereux. Dans ces circonstancesRamiz
Pacha lui aussi, décida de quitter le territoire de l'Empire ottoman bien

n'efit pas perdu l'espoir de continu.er sa lutte politique. Or, dans la
nuit du 26 au 27 mars 1809, Ahmed Efendi partant de Rusguk et Ramiz
Pacha partant de Slobozia, tous deux avec leur suite se composant d'une
cinquantaine d'hommes, arrivèrent dans les dispositifs des armées russes
.et le 28 mars, à Bucarest.

Le rapport sur ces événements envoyé par le maréchal Prozorovsky,
.commandant-en-chef de Palm& danubienne, attira Pattention de Péters-
bourg. Le gouvernement russe considéra l'affaire sous un assez large angle
de -vue, attribuant avec raison une importance particulière non pas A, Ahmed
Efendi, mais à Barniz Pacha, dont la haute position auprès de feu Bayrak-
tar et auprès du sultan régnant permettait de le traiter comme un noble
Amigré politique. Conformément aux instructions reçues de Pétersbourg,
le maréchal Prozorovsky recommanda Barniz Pacha au due Emmanuel
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de Richelieu, gouverneur général de la Nouvelle Russie (comme s'appelait
alors la région d'Odessa et les terres voisines incluses dans les limites de
l'Empire de Russie après la paix de Jassy). Richelieu vint à sarencontre,
Doubossary 12. Un peu plus tard Barniz Pacha reçut pour lieu de résidence
la ville de Nicolaiev.

La première conversation avec Ramiz Pacha produi sit une forte im-
pression sur Richelieu. Ramiz lui exposa en détail ses vues politiques et
lui donna à comprendre que son souverain, le sultain Malimud II, les par-
tageait également, lui ayant donné un ordre secret de chercher asile en
Russie. Barniz exprima A, Richelieu son désir d'être envoyé à Pétersbourg
pour pouvoir s'entretenir avec le gouvernement russe sur les relations.
mutuelles entre les deux pays.

Le duc de Richelieu fit son rapport au ministre des Affaires étran-
gères de Russie, le comte Nicolas Roumiantzov, en y ajoutant son avia
très favorable sur Barniz. Dans sa lettre de réponse, Roumiantzov 13 corn-
muniqua it Richelieu les instructions suivantes de la pa,rt du tsar : Pempe-
rem. Mexandre prend acte de la haute appréciation de la personnalité de
Barniz Pacha formulée par Richelieu et se demande s'il ne faudrait pas pro-
fiter de sa médiation pour prépa,rer en secret la paix russo-turque ; Riche-
lieu est autorisé de dire à Barniz Pacha que le comte Roumiantzov satisfera
volontiers sa demande d'aller à Pétersbourg et que l'on souhaite qu'il
se présente devant l'empereur Alexandre non pas comme un simple trans-
fuge mais comme sujet fidèle du Grand Seigneur, aya,nt pour but la contri-
bution à la cessation des hostilités et l'aide au rétablissement d'une amiti6
durable entre les deux puissances ; d'ores et déjh Ramiz Pacha est invité

écrire au sultan Mahmud que l'empereur Alexandre n'a aucune intention
d'abuser des difficultés actuelles de la Turquie et qu'il ne pose que deux
conditions à. la paix la concession de la Moldavie et de la Vadachie, que le
sultan a,vait déjà perdues de fait, et Pindépendance des Serbes sous le
protectorat russe ; si le sultan Mahmud accepte ces conditions, il obtiendra
la paix pour la Turquie et la sécurité personnelle pour lui-même car dans
le cas du renouvellement des troubles l'emper eur lui garantit un asile en
Russie.

En exécutant ces ordres le du.c de Richelieu partit d'Odessa pour
Nicolaev' et eut un long entretien avec Ramiz. La réponse de Pancien
Kapuda,n Pacha aux propositions du tsar fut loin d'être positive. Barniz
déclara que la Massie aurait pu demander au sultan des concessions ter-
ritoriales, si elle avait obtenu une victoire décisive. De son côté, lui, Barniz,
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amuit salué la défaite de la Porte avec non moins de joie que le gouver-
nement russe. Mais puisqu.'une telle défaite n'avait pas eu lieu, le sultan ne
pouvait d'aucune fagon être disposé à céder des territoires. Les phana-
riotes également ne voudraient pas perdre leurs privilèges et revenus.
qu'ils tiraient des Principautés Danubiennes. Si lu.i, Barniz, suggérait les
propositions mentionnées, il aurait été compromis à jamais aux yeux du.
sulta,n et de tous les dirigeants politiques tures et aurait perdu toute
possibilité de rentrer dans sa patrie.

Barniz Paeha, parlait probablement avec une grande chaleur, et Riche-
lieu s'empressa de le calmer : le gouvernement russe, lui dit-il, ne voulait
aucunement le compromettre ; tout ce qu'il désirait, c'était le bien de la,
Turquie, pour laquelle la paix se présentait eomme l'unique alterna,tive
contre la ruine complète ; en ce qui concerne Ramiz Pacha, la bienveillance
du gouvern.ement russe demeurerait inébra,nlable, et, nonobsta,nt la diver-
gence de vues sur les conditions de paix, il pourrait continuer sa média-
tion et entretenir sa, correspondance secrète a,vec Sta,mbou114.

En automne 1809 le due de Richelieu et le commandant de la flotte
russe de la mer Noire, le marquis de Tra,versa,y (lui aussi un émigré royaliste
frangais) regurent de Pétersbourg la permission d'envoyer Barniz Pacha
dans la capitale. Ils lui donnèrent pour son voyage un excellent traineau,
plusieurs pelisses, une escorte et de l'a,rgent. Dans sa lettre adressée au
comte Roumiantzov, le due de Richelieu exprima de nouveau son en-
thousiasme pour l'ancien Kapudan Pacha : «De tous les Tuns que j'ai
connus, formulait-il son opinion, c'est celui en qui j'ai trouvé le
plus de se.ns, de connaissance, de loyauté *15.

Vers la mi-décembre 1809, en pleinhiver, Barniz Pacha a,rrive dans la
capitale de l'Empire de Russie et y reste plus de huit mois. D'après les
documents éma,nant de la chancellerie du ministère des Affaires étran-
gères, le comte Roumiantzov eut avec lui plusieurs entretiens.- Barniz
Pacha fut également regu par d'autres: ha,uts dignitaires russes et, A, ce qu'il
parait, par le tsar lui-même (on peut en trouver une preuve indirecte dans
les paroles suivantes de l'a,miral Tchitchagov, qui écriyait plus tard
l'empereur : « Rami., Pa,cha qui a l'honneur d'être corum de votre ma-
jesté... »). Comme auparavant, Barniz insista auprès des hommes d'Etat
russes sur la nécessité de conclure rapidement la paix et, plus que ga,
sur le rétablissement du traité d'allianee russo-turque signé en 1805. Il
avangait même des motifs un peu inattendus de la part d'un Turc, mais
qui auront d'une manière bizarre trouvé leur place dans l'a,rgumentation

14 APE. Ch., N 5189, p. 18-19.
15 APE. Ch., N 5189, p. 21 - 22.
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de la diplom.atie tsariste un quart de siècle après. L'Empire ottoman,
disait-il, est menacé par les guerres extériewes et par les révoltes internes.
Un cet état de choses, il n'est pas un voisin dangereux, et la Russie n'a
aucun intérét réel à précipiter sa chute. C'est en prenant en considéra-
tion la situation générale de l'Europe que lui, Barniz, « vou.drait obtenir la
cessation du fléan de la guerre actuelle qu'il suppose utile aux projets
ambitieux d'un tiers ». Mais en même temps Barniz Pacha ne changea
pas d'opinion sur les conditions de la paix future et, tout en exprimant son
ardent désir de contribuer à sa, conclusion, continua A, répudier la conces-
sion des territoires 16

Pendant son séjour à Pétersbourg, Ra,miz Pacha échangea quelques
lettres avec le sultan. Dans les archives russes il n'y a au,cune indication
sur la voie utilisée pour cette correspondance, de même q-u'il n'y existe ni
des copies de ces lettres, ni de leurs exposés. Espérons que nos collègues,
les historiens turcs, sauront combler cette lacune. Tout ce que nous con-
naissons pour le moment se réduit A, quelques phrases de Barniz pronon-
c6es dans un de ses entretiens à Pétersbourg et fixées dans les annales du
ministère des Affaires étrangères de Russie. Selon Barniz, ilécrivit au sul-
tan que l'empereur Akxandre était prêt à conclure la paix et que la Porte
devrait en tirer profit. La réponse du sultan consistait, toujours selon
Barniz, en ce que la cour de Russie était déjà avisée des conditions dans
lesquelles la Porte consentirait à signer le traité de paix, mais Barniz Pacha
pouvait toujotu.s communiquer it Stamboul toute information eomplé-
mentaire croirait utile sur cette question 17. Il en découlait ainsi que
Barniz Pacha conservait son rôle d'intermédiaire non officiel. Cela augmen-
tait sensiblement sa valeur au.x yeux du gouvernement russe, bien que sa
médiation resat sans résultats positifs.

A la fin du mois de septembre 1810, Barniz Pacha revint à Nicolaev 18.
II continua à entretenir sa correspondance avec Stamboul 19, mais elle
n'eut aucune influence sur la marche des événements. Les négociations de
paix, ouvertes en 1811 à Giurgiu et transmises après à Bucarest, ont
abouti non point par suite de l'intervention de Barniz, mais grâce à, la vic-
toire décisive des armées russes sota le commandement du. général Kou-
touzov et comme résultat de la diplomatie habile de celui-ci.

Néanmoins Ramiz Pacha ne perdit pas l'espoir de retourner à un rôle
politiqu.e actif. Par l'entremise de Richelieu il cherchait à persuader le
gouvernement russe de transmettre à Stamboul les négociations de paix

16 APE. Ch., N 2024. o Note sur Ramiz paella, etc. s, p. 158-165.
17 APE. Ch., N 5209, p. 19-20.
19 Ibidem, p. 32.

Ibidem, N 5229, p. 4-5.
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afin qu.'il puisse s'y m'Oler avec l'aide du. Kaymakam Pacha (suppléant du
Grand vézir) 20, qui était soi-disant un adhérant clan.destin du « nouveau
système ». Plus tard ii s'adressa à Koutouzov en le priant d'obtenir de la
Porte sa n.omination au poste de gouverneur de Silistrie où il ferait de
son mieux pour soutenir « l'amitié et la concorde éternelles entre les deux
cours ». Il demandait aussi la permission de se rendre à Bucarest pour
parler avec Koutouzov de vive voix 21. Koutouzov s'en référa au minis-
t'Ore des Affaires étrangéres 22, mais ne reçut aucune réponse.

Entre temps les pourparlers de Bucarest se terminérent par la si-
gnature de la paix, le général Koutouzov fut remplacé par l'amiral Tchi-
tchagov et ce qui était le plus important les armées napoléoniennes
envahirent la Russie.

Da,ns cette situation l'anden Kapudan Pacha ne présentait plus d'in-
térét poni les milieux dirigeants russes. Il regut quand méme la permission
de venir à Bucarest et il y e.xpoia- l'amiral Tchitchagov son nouveau
projet d'actions pour s'emparer du gouvernement de Sihstrie. Barniz
supposait recruter panul les prisonniers de guerre turcs une forte eseorte,
environ deux mille hommes, et franchir avec cette troupe la frontière.
Il comptait aus-si sur l'assistance secrète du délégué turc qui se trouvait
encore à Bucarest, Galib Efendi, un des anciens « Amis de Rusguk ». Le
projet ne prévoyait qu'une aide modest-e de la part des autorités russes
et était peut-étre réalisable. Tchitchagov du premier abordvoulut le sou-
tenir. Le 12 septembre 1812 il écrivait 33 A, l'empereur Alexandre :

« Barniz parait un homme de génie, de caractère et propre à de gran-
des conceptions. Il jouit de la bienveillance de son souverain et de la consi-
dération de sa cour, mais, poursuivi par les janissaires, il n'ose rentrer
dans son pays que fortement escorté et g,aranti par une forteresse. Ilparait
d'après ce qu'il m'a dit que s'il parvenait à effectuer son projet, il en ob-
tiendra la sanction du sultan. Cette opinion ne se fonde pas seulement sur
les assurances données par Ramiz pacha, mais aussi sur les moyens que
Galib Efendi, le premier eles plénipotentiaires tures, lui accorde pour faci-
liter cette entreprise. En effet ce plénipotentiaire N ient de m'écrire une
lettre pour accréditer Barniz pacha en qualité de surveillant des commis-
saires tures destinés à recevoir les prisonniers. Par cette mesure ce pacha
est h.. méme de s'entourer de ses amis et de leur donner la direction qui
convient le plus à se-s vues... Je ne vois pas d'inconvénient à le favoriser.
Car si ce n'est pas Barniz, ce sera un autre pacha qui en se plagant à Gior-

20 Archives Centr, de l'histoire militaire (AHAI), N 2958, p. 56.
AHM, N 8/98, p. 191-194.

22 AHM, N 8/98, p. 193-195.
28 APE, Ch., N 1991, pp. 166-167.
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giovo ou à Ibrail, prendra de la prépondérance de ce côté. Quant ù Barniz nous
pouvons Atre girs que tout en étant bou Turc, il ne se laissera pas séduire
par les Fran çais et que les Fran.çais n'auront jamais de la confiance en lui »..

La réponse d'Alexandre I" se fit attendre. Au moment de l'offen-
sive de NapoMon sur Moscou, le projet de Ramiz ne pouvait pas produire
au tsar une impression favorable, d'autant plus qu'il lui semblait analogue
it la proposition antérieure faite par Tchitchagov, qui a,vait en yue l'expé-
dition militaire sur Stamboul et portait le caractère d'une pure aventure.
Queiqu'il en soit, le projet de Barniz subit un échec. Ce n'est qu'en novem-
bre 1812 que Tchitchagov, qui avait en ce temps son quartier général
Minsk, reçut les instructions du tsar. Elles ne contenaient aucune allusion

l'aide éventuelle qu'il faudrait accorder à, Barniz. L'empereur Alexandre
se bornait de lui permettre de rentrer en Turquie et exprirnait la conviction
qu'il y mènerait une politique amicale envers la Russie.

Barniz Pacha décida fermement de rentrer à tout prix dans sa patrie.
Il croyait aveuglement en la sympathie du sultan Mahmud et en la loyauté
de la Porte, qui lui annonça son amnistie. Accompagné d'un détachement
d'hommes dévoués, il passa au début de 1813 sur le territoire turc. Un.
piège perfide l'y attendait. Sur le chemin menant de Bucarest it Giurgiu
Barniz Pacha et ses hommes furent entourés par un bataillon de janissaires
envoyé de Stamboul et tombèrent tous sur le champ de bataille. On enterra
le corps de Ramiz à Giurgiu 24.

La mort de Ramiz n'excita en Turquie aucun écho. L'Histoire de
Cevdet la mentionne en très peu de lignes dans la rubrique des « Faits
divers », en ne lui consacrant méme pas un alinéa, 25 Le gouvernament
russe, lui également, oublia bientôt l'ancien Kapudan Pa,cha. En 1816 on
envoya de Pétersbourg à l'ambassade de Russie à, Stamboul une somme
d'argent que Barniz Pacha avait laissée pour les prisonniers turcs et qui ne
fut jamais dépensée. L'ambassade était priée de remettre cette somme aux
héritiers de Barniz mais l'ambassadeur, le baron Stroganov, après un long
silence répondit qu'il ne restait « aucun parent » de Ramiz 26.

Barniz Pacha n'a Wm que 39 ans. En d'autres circonstances sea
capacités exceptionnelles, son énergie et son patriotisme au.raient pu étre
d'une utilité énorme pour son pays. Mais dans la Turquie féodale, qui
commençait déjà à se transformer en une semi-colonie, Ramiz Pacha, de
rnéme que Bayraktar Mustapha Paella et tons les partisans du progrès,
n'eurent d'autre destin qu'une catastrophe politique et personnelle.

24 Ibrahim Alaeltin, Mechur Adamlar, Stamboul, 1933-1938, s 1305.
26 Tarih-i-Cevdet, X, 116-17.
26 APE. Archives princip. de St.-Pétersbourg, II-15, 1816, N. 2, p. 8.
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L'ACTIVITE DE GEORGES OLYMPIOS DANS LES PRINCIPAUTES
ROUMAINES AVANT LA REVOLUTION DE 1821

par NESTOR CAMARIANO

Georges Olympios a vécu en Valachie bien avant 1821 et a combattu
aussi sou.vent qu'il en avait l'occasion contre les oppresseurs turcs, ses
ennemis mortels. En 1803, ayant entendu que le hospodar de Valachie,
Constantin Ypsilanti, préparait une armée contre les Turcs, Olympios
quitta la Serbie, où il avait combattu aux côtés de Karageorges et de HaIdue
Velcn et passa en Valachie. A Bucarest, il se met au travail et recrute un
nombre important d'hommes et en. 1805, ayant appris l'arrivée des armées
russes, commandées par Koutouzov, il lève l'étendard de la révolte et
se joint aux armées russes. Georges a combattu avec -vaillance à Ostrov
contre les Turcs et a réussi à faire 3200 prisonniers, qu'il a livrés au général
Koutouzov. Il a été cité, pour ses actes de bravoure, par les généraux Kou-
touzov et Isaieff, et plus tard il fut avancé, par le tsar Alexandre Pr, au
grade de colonel (polcovnie) dans Parmée russe. Le général Isaleff, par une
lettre envoyée de Craiova le 3 décembre 1807, an.nonce à Georges son
-avancement au grade de colonel et lui fait savoir qu'il doit prêter serment
pow son nouveau grade et envoyer l'argent néeessaire pour son diplôme 2.

1 Les généraux russes Isaleff et Zas parlent de la bataille livrée par Georges a Ostrov
et de la (Waite des Tures, qui avaient l'intention d'attaquer Craiova, le premier dans un
tirdre du jour donne à Craiova le 19 janvier 1808 et le second dans une attestation portant
Ja date : Craiova, 20 avril 1811. Les deux documents sont publiés par Anastase Goudas,
Elio& 7rcepeOArd.ot.. vol. V, Athènes, 1872, p. 404-405.

2 Les (Wails concernant cette activité de Georges Olympios, de méme que ceux concer-
nant la lettre du général Isaleff à Georges sont publi6s par A. Goudas, op. cit., vol. V,
p. 402-403.

Emil VIrtosu qui s'est occupé récemment du corps des volontaires grecs, dans son
ouvrage Despre Corpttl voluntari eleni creat la Bacuresti In 1807, publié dans i Stu-

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., II, 3 4. p. 446-433, BUCAREST, 1964
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dii si Materiale de istorie medie *, V, 1962, p. 529-582, ne dit rien de Georges, et pourtant cet
()Meier grec a été au service de Constantin Ypsilanti de méme que le commandant Nicolas
Pangal et a lutté aux cdtés des Russes. Peut-étre de nouvelles recherches dans nos archives
pourront-elles découvrir des matériaux concernant le régiment de Georges.

3 Le diplOme est publié par Goudas, op. cit., vol. V, p. 408.
4 Ion Ghica, Scrieri, dd. Petre Hanes, vol. III, Bucarest, 1914, p. 30 et 68.
5 Documente privind istoria Romdniei. Rdscoala din 1821, vol. I, Bucarest, 1959, nog 3,

5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 79.
5 A. Goudas, op. cit., vol. V, p. 403.
7 Documente..., vol. V, p. 415.

434 NESTOR CAMARIANO 2

Georges a pris aussi part avec ses volontaires, aux côtés des Russes,
A. un combat li-vré le 9 octobre 1811 sur la riN e droite du Danube près de
Vidin, où il s'est distingué, de nouveau, par sa brav oure, son courage et
son zèle et il fut décoré le 12 janNier 1812 de l'ordre de Sainte-Anne 3.

On sait qu'un certain nombre de pandorrs prirent part A, la guerre
russo-turque de 1806-1812, sous le commandement de Tudor Vladimi-
rescu, qui se distingua pendant le combat par des a,ctes de bravoure et
tut avancé a,u grade de lieutenant dans Palm& russe, décoré de l'ordre
Saint-Vladimir, et reçut du tsar, à cette occasion, une bague portant ses
initi ales 4.

L'accomplissement couronné de succès des missions confiées à. Tu.dor
Vladimirescu et ses actes de bravoure sont mentionnés par des officiers et
des généraux russes dans plusieurs certificats délivrés au commandant des
pandours 5.

L'historien grec Gouda,s, en parlant de l'avancement en grade de
Georges dans Parmée russet ajoute qu'il a été nommé commandant des
« armées roumaines » 6 Nous ne savons pas sur quoi se base l'affirmation
de Goudas, étant donné que celui-ci ne donne aucun document, et nous ne
savons pas non plus ce qu'il entend par « armées roumaines »; il s'agit
probablement des pandours, attendu que Liprandi affirme que « Georges
s'est joint aux pandours et a fait son service à, leur côté, tout le temps de
la durée de cette guerre, fait pour lequel il a été récompensé en reçevant
le premier grade d'officier (russe) et la décoration Sa,inte-Anne 4e cla,sse e.

Ce qui a été dit plus haut mène à la question suivante : est-il possible
que les deux commandants des volontaires et des pandours; Georges Olym-
pios et Tudor Vladimirescu, qui se distinguèrent par leur vaillance et leur
courage dans les combats livrés a,ux côtés des Russes et qui furent décorés
d'ordres russes pour leurs actes de bravoure ne se soient pas connu.s sur
le champ de ba,taille, sinon m'ème avant, et n'aient pas établi des liens
d'a,mitié ? Nous croyons que non, et que les deux camara,des d'armes se
sont conn.us et se sont liés d'amitie sur le champ de bataille et nous espe-
rons que les recherches ultérieures dans nos archives et dans celles de
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l'Union Soviétique vont appuyer notre affirmation par des matériaux
documentaires. Jusqu'alors, nous pouvons affirmer que leur amitié a
commencé pendant la gu.erre russo-turque de 1806-1812 et qu'elle a
évolud plus tard, donnant la possibilité aux deux gra,nds patriotes de
collaborer en différentes circonstances, avant l'insurrection de 1821.

En 1814, A, la suite d'un heureux hasard, les anciens camarades
d'armes se trouvèrent h. Vienne. Le premier faisait partie de la suite du
tsar Alexandre, tandis que le second avait 60 envoyd par Nicolas Glo-
goveanu pour des questions particulières et eut l'occasion de s'occuper
aussi de questions politiques. Pendant sont séjour à Vienne, Tudor est
venu en contact avec les membres de la colonie grecque et surtout avec
ses anciens amis et connaissances, avec le grand serdar Hristodoulos Kir-
lian, devenu baron de Langenfeld (Cimpulung) 81 connu pour ses mésen-
tentes avec le grand révolutionnaire Rhigas Velestinlis et avec Georges
Olympios. Liprandi dit qu'Olympios a fait la connaissance d'Alexandre
Ypsilanti 9 en 1814, it Vienne. Il n'est pas exclu que Tudor lui aussi ait
connu Ypsilanti dans la capitale de l'Autriche. Tudor se réjouissait avec les
Grecs de Panic& prochaine à Vienne du tsar Alexandre, A, l'occasion du
Congrès et écrivait à Nicolas Glogoveanu « qu'on attend pour octobre
l'arrivée au. Congrès de ministres venus de partout et que l'empereur de
Russie arrive aussi. Le bruit court qu'alors il sera fait aussi qu.elque-chose
pour ces lieux : bien des choses se sont passées mais on en voit la fin
(ci, m,ult a fost, putim, a reimas) 10 ». Il est probable que c'est alors que Tudor,
poussé par Georges, s'est inscrit dans la célèbre Société des Philomuses,
créée par le comte Jean Capodistria, ministre des Affaires étrangères de
Russie, et par l'ancien métropolite de Valachie, Ignace, et il est fort pos-
sible que ce sett de cette inscription que provienne la confusion faite par
Nicolae Iorga, comme quoi Georges aurait introduit Tudor dans l'Hétairie,
A, Vienne en 1814 n.

Georges ne resta pas longtemps à Vienne étant donnée que le tsar
Alexandre 10r avec des lettres confidentielles en Bessarabie 12.
11 visita, à cette occasion, la veuve de son anden camarade d'armes Haidue
Vela', nommée Stana, qu'il épousa, par la suite.

2 Dans ses lettres, Tudor mentionne Kirlian, qui était l'ami de N. Glogoveanu, A qui
11 avait annoncé la mort de sa femme A Vienne ; voir N. Iorga, Scrisori inedite ale lui Tudor
Vladimirescu din anii 1814-1815, dans Analele Acad. Rom. s, He série, sect. hist., 52,
1921, p. 347.

2 Documente..., V, p. 415.
" N. Iorga, op. cit., p. 131 (11).
n N. Iorga, lordache Olimpiolul, vinzdtorul luí Tudor Vladimirescu, dans Analele

Acad. Rom. *, mém. sect. hist., He série, XXXVIII, 1916, p. 455 (9).
12 A. Goudas, op. cit., p. 408.
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13 Nous ne savons pas qui était le correspondant de Stroganoff A Bucarest, et P. A.
Argyropoulo, qui a publié sa correspondance, n'a pas réussi à l'identifier ; en tous cas il était
l'homme de Caragea voivode, étant très bien informé de tout ce qui se passait à la cour du
hospodar et faisant la correspondance au nom du hospodar. P. A. Argyropoulo a publié cette
correspondance, dans laquelle se trouvent quelques lettres de Caragea, en 1954, à Athènes,
sous le titre : Correspondance diplomatique de l'hospodar de Valachie J. Caradja avec le baron
Stroganoff, 1816-1818. Cette correspondance contient de riches matériaux au sujet de l'état
de choses en Valachie, entre 1816 et 1818, et n'a pas encore été mise A contribution par nos
historiens.

14 Ce que nous avons appris par Leventis se trouve dans son autobiographie, ou mieux
dans ses mémoires, publiés en 1865 par sa fille dans le jounal grec e K XeLed * de Trieste et
reproduis presque en entier par Goudas dans op. cit., vol. V, p. 121-144. Les mémoires de
Leventis contiennent, comme nous le verrons plus tard, de précieuses informations demeurées
inconnues A nos historiens.

15 P. A. Argyropoulo, Correspondance diplomatique..., p. 117.
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L'aetivité de Georges Olympios pendant l'épogue de Jean Caragea. Sous
le règne de Jean Caragea, Georges vécut en Valachie et eut beaucoup
souffrir de la part de ce hospodar, mais il est -vrai que Georges aussi har-
-celait tout le temps le hospodar par ses complots, ce qui amena Caragea à
le renvoyer plusieurs fois du pays.

Nous avons, au sujet des complots de Georges sous le règne de Ca-
ragea, de précieuses informations venues par trois sources différentes : par
le eorrespondant et Pinformateur de Stroganoff à Bucarest 13, par Georges
Leventis, drogman au consulat russe de Jassy et plus tard à, celui de
Bucarest 14 et par I. P. Liprandi qui eut différentes missions à remplir en
liaison avec les Principautés Roumaines. Tous les trois ont 60 en mesure de
.connaitre de plus près les événements et les troubles d'alors, les deux pre-
miers les ayant même vécus.

Dans un rapport envoyé de Bucarest le 4 septembre 1817, le cor-
respondant de Stroganoff s'occupe de o Georges Olympidi *, qui n'est
pas autre que Georges Olympios. Ti écrit : « Un certain Georges Olympidi,
né Albana's, ayant servi comme officier des -volontaires sous le général
Isaieff lors de la dernière guerre et se trouvant ici avec toute sa famille,
.après la paix, avait été accusé il y a deux ans d'avoir pris part à un complot».
Plus loin le correspondant dit que ses complices ont été arrétés mais que
lui a réussi à s'enfuir en Autriehe et que le hospodar a demandé au consul
russe de Bucarest, Kiriko, de faire connaitre h ses supérieurs les accusations
contre Georges, et que ceux-ci ne lui permettent pas de rentrer en Vala-
chic 15. Il est done évident que Pactivité de comploteur de Georges com-
mence en Valachie au moins depuis 1815. Mais ce que Georges, qui était
sujet russe, poursuivait par ce complot et quels ont été ses compliees,
nous ne le savons pas. Est-ce que Pudor, étant très révolté du fait que le
gouvernement de Valachie n'avait pas été ca,pable d'empêcher les bandes
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Tenant d'Ada-Kalé et conduites par Regep d'occuper, en janvier 1815,
les districts de Mehedinti et de Gorj et de piller la population, n'aurait-il
pas été aussi parmi eux ? Tudor a eu beaucoup à souffrir pendant ces
troubles, et dans une lettre du 28 janvier 1815 adressée à Glogoveanu,
il se manifeste de la Lion suivante « Les bandits d'Ada-Kalé out détruit
tout par ici, et ils ont enlevé de chez mol et de chez toi les récoltes et tout
ce qu'ils ont trouvé, et ils ont méme pwai très fort les gens ; le Cerneti a
.été brillé en entier... ». Bouillonnant de colère contre Caragea, Tudor
4crivait plus loin à Glogoveanu, sans aucune géne : « Et tu vois quel désas-
tre est pour nous le manque d'administration des autorités de notre pays !
-Mais ils vont recevoir de Dieu la récompense qui leur est due ! 16. Dans
une autre lettre du 5 fév rier 1815, adressée au. méme Glogovea,nu, Tudor
écrit que « tons les insurgés, autant ciu.'ils sont, qui appartiennent à notre
foi, out mis beaucoup d'espoir en moi pour étre délivrés, une fois le temps
venu, car ils me connaissaient depuis longtemps ; et ils m'en out beaucoup
prié »17V

En tenant compte de la révolte de Pudor contre ceux qui condui-
saient le pays et contre les Turcs, nous croyons pouvoir admettre que
Tudor se trouvait av ec Georges dans le complot décou.vert par Caragea.
Il est possible que des recherches faites dans nos archives viennent confir-
mer plus tard notre point de vue qui, jusqu'alors, demeure une simple
supposition.

Naas voyons, dans le rapport envoyé à Stroganoff, dont nons avons
parlé plus haut, que Jean Caragea a découvert un peu plus tard en Vala-
ebie un plan d'insurrection plus général. Le correspondant de Stroganoff

Bucarest précise que Georges, aprés s'étre enfui en Autriche, est allé en
Bessarabie mais que de là il promettait à ses amis « de revenir les rejoindre
en Valachie (p. 117). En effet, Georges a réussi à entrer, déguisé, en
Valachie, mais il a éte arrété et Caragea l'a livré au consul russe Kiriko

sains lui faire de procès, vu qu'il était persuadé qu.'il s'agissait d'un plan
d'insurrection générale en Albanie [recte : Valachie] dont ce même Georges
4tait le promoteur # (p. 118). Et plus loin le correspondant de Stroganoff
montre les motifs pour lesquels Caragea voulait passer sous silence le mou-
vement révolutionnaire fomenté par Georges : Par conséquent en ins-
truisant son procès, la chose devait étre rendue publique et parvenir enfin
A, la connaissance de la Porte, ce qui ne convenait pais au hospodar sous

6 c. 859

" N. Iorga, Scrisori inedite..., p. 138 (18).
17 Documente..., I, p. 91.
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plusieurs rapports » (p. 118) 18 C'est done a, la suite des demandes de
Caragea,, que le consul russe Kiriko envoya Georges en Russie.

Liprandi parle lui aussi du complot découvert par Caragea et il sou-
tient que « beau.coup des participants ont perdu la vie, d'autres ont eu_
le nez, les bra,s on les oreilles coupes, d'autres ont été exilés. Georges, crud
jovissait de la protection du consul russe, n'a 60 que mis aux fers et
Eyre afin d'être envoyé en Russie, ce qui d'ailleurs a 6.0 fait
Plus loin il a,joute que Georges a été envoyé en Bessarabie et là-bas pria
sous la garantie du voivode serbe Jacob Nenadovi ei 19

L'historien grec Jean Philimon, en parlant des persécutions su.bies
par Georges de la part de Caragea, soutient que le hospodar de Valachie,
prenant connaissance de Pactivité suspecte de Georges, « l'a poursuivi non
pas comae comploteur national car il n'a,vait aucune idée du complot
national qui se préparait, mais comme comploteur contre sa propre per-
Bonne. Mais comme Olympios était défendu par le consulat russe, ayant été
autrefois dans le service militaire de la Russie, il a été obtenu qu'il soit
considéré comme agitateur et en v oyé de Bucarest à Ja,ssy et de la en Rus-
sic » 20.

En ce qui concerne les relations d'entre Georges et Caragea, n.ous
possédons un autre témoigna,ge, provenu de Georges lui-même et transmis
jusqu'à nous par son ami Georges Leventis. Celui-ci affirme que Georges,.

la suite de ses prières et de ses insistances, lui a avoué la vraie cause des
persécutions qu'il avait à souffrir de la part de Ca,ra,gea. « Caragea ne res-
sentait aucune haine personnelle contre moi ; mais, étant un homme intel-
ligent, il avait été informé, comme cela se voit, que moi, en allant tout le
temps de Moldavie et de Valachie en Bessarabie, j'éta,is utilisé comme coux-
rier par un parti serbe qui avait beaucoup de relations secrètes et de corres-
pondances avec les Serbes se trouvant en Russie et avec le général Kara-
georges qui habita,it la Bessarabie. Mais comme je jouis de la protection.
russe, Ca,ra,gea craint de mécontenter la Russie en dé-voilant la vraie raisoa
de ma, persécution ; d'u.n a,utre côté, désirant servir la Porte ottonaaner
il prétend prévenir et anéantir une insurrection serbe fomentée et organisée
par les Serbes de Serbie et de Bessara,bie, amis et partisans de l'illustre
Karageorges (en ajoutant que probablement tout s'accomplit non sans
que la Russie en ait connaissance) ; il a eu l'idée de me présenter comme
fomentateur d'un complot contre sa personne et, en tiompant ou en con-
vainquant le consul Kiriko de Bucarest, il est arrivé à me faire en-voyer,

Documente ... V, p. 415.
Ibidem.

20 Jean Philimon, 6,ozítuov Ecr-ro;Lxv rcepi "r"ii 0Xlvtzijg incev7a-cciaecos, vol. I
Atbènes, 1859, p. 248.
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sous garde, en Bessarabie, comme agitateur et comploteur contre
Voilib la vérité : le knèze Vuitza de Serbie, &taut l'ami de Karageorges,
entretenait tout le temps une correspondance avec ce général, correspon-
dance que j'envoyais de Serbie en Bessarabie et vice versa. Il s'agit surtout
du retour au pouvoir de Karageorges » 21.

Il est vrai que Georges, étant une nature qui ne connaissait pas de
repos, ne s'est pas tenu tranquille en Russie où il s'est agité tout le temps
et est venu en contact avec Karageorges et d'autres révolutionnaires ser-
bes et a joué un rôle important comme agent de liaison, entre Karageorges
et l'Hétairie 22.

Georges Olympios et Karageorges. Dans ses mémoires 23 Georges Le-
ventis nous donne plusieurs détails au sujet de la part qu.'il avait prise,
dans l'initiation de Karageorges à l'Hétairie, de même qu'au sujet des
propositions faites par lui au général serbe, de soulever la Serbie et de
donner ainsi le signal d'insurrection aux chrétiens des Balkans.

Du récit de Leventis il ressort que Georges, envoyé par Leventis
en Bessarabie a rencontré plu.sieurs fois Karageorges et que celui-ci
accepté d'entrer dans l'Hétairie et de collaborer avec elle,après qu',i1
s'établirait en Serbie. Après les pourparlers préliminaires engagés par
Georges en Bessarabie avec quelques-uns de ses hommes, il accompagna
Karageorges en Moldavie où il séjourna dans une des propriétés d'Ypsi-
'anti près de Jassy. En mai 1817, Georges, en présence de Leventis, a fait
entrer clans l'Hétairie Karageorges 24 et son secrétaire Naum 25. Le même

21 A. Goudas, op. cit., vol. V, p. 128.
22 Pour accomplir cette importante mission, Georges devait étre membre de l'Hétairie.

Mais quand Georges est-il entré dans l'Hétairie ? Jean Philimon, en publiant la liste des
hétairistes, montre que Olympios a été initié par Anagnostopoulos en 1819 à Bucarest (op. cit., I,
p. 405). Cette date est pourtant erronnée et ne peut étre admise. D'ailleurs, Philimon
méme, dans le méme ouvrage, admet qu'Olympios soit entré dans l'Hétairie en 1817 et non en
1819 (op. cit., I, p. 248). Nous ne savons pas si 1817 est la vraie date, mais il est en tout
cas certain qu'en 1817 Olympios était membre de l'Hétairie et que probablement il avait 61.6
initié par Leventis, avec lequel il venait souvent en contact au consulat russe de Jassy, et
c'est pour cela qu'il a pu initier le général serbe Karageorges et l'introduire dans l'Hétairie.

23 Les mémoires de Leventis ont été utilisés, en manuscrits, par I. Philimon, op. cit.,
I, p. 139.

24 Au commencement, le règlement de l'Hétairie adinettait comme membres settlement
des Grecs et non pas des étrangers, mais ensuite on renonça à cette condition et beaucoup de
Serbes, de Bulgares et de Roumains y furent admis. Xanthos lui-méme initia à l'Hétairie
le serbe Stefan Jifcovici et lui donna 500 roubles pour qu'il aille en Serbie en vuc d'une alliance
entre les Grecs et les Serbes, voir Documente. . IV, p. 62-63.

25 Naum était Grec et se nommait, d'apres Liprandi, Naum Carnar. Liprandi nous
donne, à son sujet, une note très précieuse : e Karageorges n'a pas voulu dévoiler son intention
envers aucun de ses compatriotes qui se trouvalent alors à Hotin, il ne la confia qu'h. ce
Grec, qui demanda un passeport h son nom et eut Karageorges auprès de lui, comme domes-
tique. Plus tard Carnar a été tué en mdme temps que Karageorges s, voir Documente. . ., V,
p. 448.
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soir, ajoute Philimon, il a recontré aussi Galatis 26, eonnu pour son activité
en Russie et dans les Principautés. Le général serbe jura une amitié éter-
nelle et sincère envers la nation, grecque et une haine éternelle envers
l'ennemi commun. Il promit ensuite que si jamais il irait en Serbie et
prendrait la conduite du pays, il collaborerait avec l'Hétairie pour la cause
grecque. Les pourparlers de Leventis avee le général Karageorges out eu
lieu dans le plus grand secret et les boyards moldaves n'ont rien appris.
Au cours des pourparlers Leventis a tenu à attirer l'attention de Karageor-
ges sur le fait que la Russie ne savait rien de sa sortie et qu'elle n'avait
ét6 préparée que par l'Hétairie 27.

Leventis donna à Karageorges 4000 ducats hollandais pour les
besoins les plus urgents, de méme que 000 ducats pour les dépenses
voyage. Après cela Kara,georges partit en Serbie.

Le voyage du général serbe a été préparé avec beaucoup de savoir-
faire par Georges Olympios et par son ami Michel Leonardos, originaire
du Péloponnèse. Les deux hétairistes partirent vers la localité balnéaire
Mehadia, Leonardos, ayant Karageorges comme serviteur, et Georges le
secrétaire de celui-ci, Naum 28. Le voyage arrangé par Lei, entis a réussi
entièrement. Les quatre traversèrent le territoire autriehien par la Buco-
vine et la Transylva,nie sans étre in.quiétés par personne et arrivèrent
310191(11a 28.Là, Karageorges et son secrétaire Naum passèrent le Danube
en Serbie, en bonnes conditions. Le général serbe n'eut pourtant pas la
chance de po-uvoir mettre en application le plan établi à Jassy, parce
que son ami Vuitza, à Pinstigation de Miloch Obr6novitch, le tua le 13
juillet 1817, et de eette kKon prit fin pour l'Hétairie l'espoir d'une
collaboration avec les serbes 30.

Nous ne savons pas si le hospodar de Valachie Caragea eut connais-
sauce des plans arrangés it Jassy en vue du passage de Karageorges

28 L Philimon, op. cit., I, p. 139.
27 Pendant ce temps le gouvernement russe préparait l'éloignement de Bessarabie

de Karageorges et de ses amis les emigrants serbes, afin qu'ils ne se trouvent pas pres de la
Serbie et qu'ils n'y provoquent des troubles, voir Gregoire Yakschitch, L'Europe el la résur-
reclion de la Scrbie (1804-1831), Paris, 1907, p. 375-376.

28 L'historien serbe Gavrilovitch a trouvé une copie, dans les archives de Vienne, du
passeport de M. Leonardos, qui a été delivré le 15 juin 1817 par le consulat d'Autriche de
Jassy. Il est precise dans ce passeport que Herr Michael von Leonardo, russisch-kaiserlicher
Edelmann o, se rendrait A Mehadia avec trois domestiques. Voir M. Lascariass, "E).kr,veg xcd.
11-s3ot. "ACCTX Tok dritrasti9z.puyTizok TO)V ecyWv 1804-1830, Athènes, 1936, p. 67, note 2.

" Le voyage de Karageorges à travers la Transylvanie et la Bucovine est également
confirmé par le diplomate français de Bucarest, Formont, qui emit A Richelieu le 12 aotAt
1817 que le volvode serbe, évitant avec soin de traverser la Moldavie et la Valachie, il était
arrive, par un long detour dans les Etats Autrichiens qui confinent la Servic voir Hurmuzaki,
Documente, XVI, p. 1020.

3° A. Goudas, op. cit., p. 128-133; Michel Lascaris, op. cit. p. 64-70. L'hislorien
français Edouard Driault présente d'une façon tout A fait erronée la collaboration de Kara-
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Serbie, mais il est certain qu'il savait clue Georges se trouvait à Jassy, se
préperant à aller en Serbie par la Valachie, et qu'il avait écrit, it cause
de cela, au consul ru.sse de Jassy, Pini, « de ne lui accorder un. passeport
que sous condition de se rendre en Servie par le territoire autrichien » 31.
La même chose est affirm& aussi par Liprandi 32

1VIalgré les promesses de Pini et la recommandation faite A, Caragea
d'arr6ter et de punir Georges de la façon qu'il trouverait nécessaire s'il
passe en Valachie, l'audacieux Georges passa non seulement en Valachie,
mais complota activement en Olténie, en collaboration avec Tudor Vladi-
mirescu, son vieil ami 83. On se demande pourtant : quand Georges est-il
passé en Valachie, avant le &part de Karageorges en Serbie ou après 1
Les matériaux que nou.s avons à notre disposition ne nous donnant
pas d'infoimations précises à ce sujet, nous devons done, pour pouvoir
répondre, étudier avec attention ces matériaux.

Le correspondant de Stroganoff à Bucarest lui écrit que Jean
Caragea frt très étonné à la suite des assurances données par Piui
qu' oune nouvelle machin.ation de complot se faisait dans la Valachie même,
et que Georges Olympidi en était supposé le chef ! ». FA le correspondant
a,joute que le hospodar de Valachie, étant obligé de faire de nouvelles
investigations, envoya de tons chtés des agents qui trouvèrent Georges

Cerneti, et que les lettres et les papiers trouvés sur lui « démontrent
assez sa participation au plan de l'insurrection dont j'ai parlé plus haut,
mais ils n'attestent &actin projet de brigandage dans la Valachie comme
on avait d'abord soupçonné d'après le témoignage qu'a apporté un certain
Simon, Servien, supposé son complice et arrAté par le Paella de Vidin.
Le Hospodar a fait venir devant lui cet Olympidi, et après lui avoir fait

georges avec l'Hétairie de mane que la fin tragique du voIvode seam. Il écrit que Galatis i entra
-en relations avec Kara-Georges de Serbie, le poussa à recommencer l'insurrection ; Kara-
Georges, dénoncé par la police autrichienne, tomba aux mains du pacha de Belgrade et fut
exécuté *, voir Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 it nos jours, tome I, Paris, 1925, p. 125.
Gr. Yakschitch aussi commet l'erreur de dire que l'assassinat de Karageorges a eu lieu le 24
juin 1817, op. cit., p. 379. Un rapport de Formont envers Richelieu envoyé de Bucarest
le 12 aotlt 1817, mentionne que la décapitation de Karageorges a eu lieu o vers la fin du mois
dernier o, voir Hurmuzaki, Documente, XVI, p. 1020.

31 P. A. Argyropoulo, op. cit., p. 118.
32 Documente.. ., V, p. 416.
33 Une narration faite par A. Goudas relativement à cette activité de Georges Olympios

est très intéressante. L'historien grec dit que Pini a conseillé A Georges de ne pas essayer de
passer en Valachie, car de cette facon il mettrait sa vie en péril. Mais l'audacieux Georges
a répondu, en présence de Leventis, de la facon suivante : J'ai assez d'amis en Valachie
et surlout des militaires, done je n'ai pas peur de Caragea. Laissez-moi aller IA-bas et je
vais traverser toute la Valachie sans que le hospodar n'arrive A toucher un cheveu de
ma tine. Mais puisque vous m'ordonnez de ne pas aller en Valachie je vais me soumettre

volre ordre, mais veuillez, avant de partir A Bucarest, me recommander, afin que je sois
sous la protection de votre représentant ici, pour qu'il puisse me défendre en cas de besoin o,
A. Goudas, op. cit., vol. V, p. 127.
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quelques questions auxquelles celui-ci a répondu sans déguisement, l'a
enfin remis h M. Pini » 34.

G. Leventis, dans ses mémoires, dit seulement que Georges, après
le passage de Karageorges en Serbie, est revenu de la frontière à Mehadia
« afin de prendre, pour ainsi dire, des bains chauds, ayant aussi sa famine
avec lui » 35. lei Leventis termine son récit au sujet de Pactivité de Georges

cette époque 36.
I. P. Liprandi, par contre, nous informe sur Pactivité que Georges

développa plus tard. Il dit, plus précisément, qu'après Passassinat de
Karageorges, Jean Caragea, ayant peur de Georges et « des suites des
relations étroites existant entre cet homme agité et les pandours d'Olténie,
informa le gouvernement autrichien, qui arrêta Georges et le conduisit h
Bra§ov. Là-bas celui-ci, présentant son passeport d'officier russe, réussit

se faire libérer et retourna h Mehadia étant surveillé de près par la
police secrète ». Et Liprandi dit plus loin : « Cette leon ne lui a servi
rien. Le caractère turbulent de Georges lui a été de nouveau, bientôt,
funeste : il est entré de nouveau en liaison avec les pandours qui commen-
.f:aient h se montrer ouvertement mécontents du règne de Caragea. Le hos-
podar écrivit une seconde fois en Autriche, qui avait été (IAA informée
par ses agents des relations entre Georges et certains habitants d'Olténie
et de Serbie. Il fat arrété alors comme criminel de droit commun et en-
voyé, à pieds, entre 13 soldats, de Mehadia à Brmov. Dans la soirée
du troisième jour de route, passant près de la frontière de la Princi-
pauté, il réussit à tromper la garde et disparut à travers la for&t, en
Olténie. Et plus loin, Liprandi nous informe que le hospodar en rece-
vant de Braklov la nouvelle de la fuite de Georges, « a chargé en secret un.
certain capitaine Ghencea de quitter sans retard Bucarest it la recherche
de Georges et de le tuer en cachette, lui promettant 500 ducats coname
récompense n. Et Liprandi continue : « Mais le consulat russe, apprenant
cela, a protesté contre l'intention du hospodar, que d'ailleurs celui-ci'
niait. Malgré cela le consulat a insisté qu'en même temps que Ghencea
soit envoyé un fonctionnaire du cons-ulat. Georges a été trouvé près de Cer-,
neti et conduit à Bucarest, directement A. la cour, et gardé lh-bas » 37.

Entre les deux récits rappelés plus hau.t, celui du correspondant
Stroganoff à Bucarest et eelui de Liprandi, il existe d'importantes diffé-

34 P. A. Argyropoulo, op. cit., p. 118.
36 A. Goudas, op. cit., vol. V, p. 132.

Leventis ne dit rien de Michel Leonardos, le compagnon de voyage de Karageorges
et de Georges ; nous savons néanmoins, d'une autre source, que celui-ci partit de Mehadia
Tim4oara et que le 16 juillet, probablement après avoir appris l'assassinat de Karageorges,
il visa son passeport pour Vienne, M. Lascaris, op. cit., p. 68.

37 Documente..., V, p. 416.
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Tences, mais nous croyons que c'est le correspondant de Stroganoff qui a
raison, car il a vécu les événements et était en mesure de les niieux
.connaitre, faisant partie de l'eutourage l316Ble de Caragea.

Selon nous, Georges dut être arrêté à Cerneti non pas après le
passage de Karageorges en Serbie, mais avant cet événement ; nous cro-
_yons méme que Georges a essayd de préparer à Cerneti le passage de
Karageorges en Serbie par l'Olténie et, plus prdcisément à l'aide des
Tandours de Tudor Vladimirescu.. D'ailleurs cela est mentionné aussi
par Liprandi qui dit que K Georges s'était engagé à le conduire et lui
.avait promis de rassembler en secret, h Cerneti (-vine d'Olténie), 500
hommes, avec lesquels Georges le Noir devait entrer, pour le moment,
.dans sa patrie » 38. Georges, considérant que la route vers la Serbie
serait plus facile par l'Olténie où se trouvaient Tudor et ses pandours,
-plutôt que par l'Autriche, n'a plus voulu tenir compte des protestations
.de Caragea et s'est introdnit en secret en Olténie pour mettre son -plan
.en application. Mais il n'a pas réussi parce que les agents de Caragea
.arrêtèrent autant Georges que Pudor et les conduiiirent tous les deux

Bucarest. Georges a éte livré à Pini, tandis que Tudor fut libre de re-
tourner à, Cerneti.

Le correspondant de Stroganoff ne parle que de l'arrestation de
Georges, muds pour celle de Tudor nous avons le témoignage d'un contem-
porain, D. C. Cristescu, qui habitait Cerneti. Dana le récit de Cristescu.,
pu.blié par Ariceseu, il est dit qu'en 1818 (recte 1817) un boulouc-pacha
.avec trois arnditti 39 ont arrêté Pudor et l'ont conduit à Bucarest, mais
.qu'« après deux sefaaines, Tudor revint seul h Cerneti, disant h ses in-
times qu'il s'agissait d'accusations injustes de la part de ses ennemis,
Timis il no voulut rien dire de plus » 4°.

Le hospodar Caragea, par pour de la Russie, n'a pas voulu faire
-deP recherches au sujet de ce complot, il a méme essayé de le faire pAsser
sous silence, et c'est pour cela qu'il a livré Georges au consul russe, Pini,
pour gull soit envoyé en Russie et qu.'il permit à Tudor de retourner
Cerneti. Le correspondant de Stroganoff montre les motifs de l'attitude
de Caragea de la faon suivante : « Je crois que le Hospodar ne voudra
pas instruire le procès de cet homme et qu'il a mgme &lit au pacha
de Vidin de lui envoyer le Servien et deux autres sujets Autrichiens qu'il
.a arrêtés sous pretexte d'instruire leur procès ici, mais dans l'intention
.d'arranger les choses de manière que le plan de l'insurrection générale ne

38 Documente ..., v, p. 415.
39 Mercenaires d'origine balkanique (Albanais, Bulgares, Grecs et Serbes), qui servaient

ulans la garde du hospodar.
4° C. D. Aricescu, Istoria revoliifiei ronaine de la :1821, Craiova, 1874, p. 27.
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parvint pas à la connaissance de la Porte et de prouver que le sujet russet
ce Georges, n.'avait nullement participé à un plan de brigandage *41.

De ce qui a été dit plus haut, nous croyons que l'on a pu assez
bien aduire : 1) Les motifs pour lesquels Georges et Tudor ont été arrêtés

Cerneti, 2) Pourquoi Karagecrges dans son voyage de Jassy à Mehadia,
a passé par la Bucovine et la Transylvanie et non par la Valachie et
l'Olténie et 3) Pourquoi les pandours d'Olténie n'ont pas eu Poem-
sion d'aider, eux anssi, Karageorges, au moment de son passage en Serbie.

La collaboration de Georges avec Tudor est done prouvée. La
question se pose pourtant : Tudor a-t-il collaboré avec Georges dans la
réalisation de ce plan a, cause de leurs anciens liens d'amitié ou bien
parce qu'il était initié à l'Hétairie et connaissait les secrets de cette associa-
tion ? Nous ne croyons pas qu'à cette époque Tudor ait été hétairiste, pare,e
que l'Hétairie n'avait pas encore pris son essor dans les Prin-
cipautés, et nous croyons que sa, collaboration avec Georges se faisait
plut6t en. raison de leur vieille amitié et de leur confiance réciproque et

était heureux de contribuer à la réussite de ce plan qui était conçu
contre l'ennemi commun 42.

Il est probable que Tudor avait reçu pour l'accomplissement de ce
plan une somme d'argent qu'il n'a pas en le temps nécessaire d'employer,
pane qu'il a 446 arrété et ses plans anéantis et c'est pour cela qu'en
1821 il écrivait à Pini : o J'ai 160 000 roubles depuis 1817, et je suis
décidé it les saciifiel pour mon pays * 43.

Après Mehadia, nous ne savons pas où est allé Greorges Olympios,
mais nous croyons qu'il est rentré assez vite en Valachie. Il avait, cette
fois, à Bucarest un grand défenseur et protecteur, l'hétairiste passionné
Georges Leventis, qui était passé du consvlat de Jassy à celui de Buca-
rest et haft la main droite de Pini. Caragea ne pou.vait sovffrir Leventis
et il s'en plaignait dans une lettre du 2 aoiit 1817 adressée à Stroganoff.
Dans cette longue lettre Caragea écriNait entre autres « Sur ces entre-
faites un certain Georges, drogman, que M. Pini avait laissé à Jassy lors
de son &part, arriva ici. Cet homme, qui est le plus vil intrigant que

al P. A. Argyropoulo, op. cit., p. 118.
Après la fin tragique de Karageorges, l'Hétairie n'a pas abandonné ses plans con-

cernant la lutte commune avec les Serbes et ce qu'elle n'avait pas réussi à l'aide de Karageorges
elle a essayé de l'obtenir de Miloch Obrénovitch. Georges Olympios, aux cafés de Jean
Farmakis, du c5minar Saya et de Tudor Vladimirescu, a encore une fois joué un rale important
dans le nouvel essai de l'Hétairie. Tudor a fourni une aide précieuse à l'envoyé spécial d'Alexandre
Ypsilanti, Aristide Papas, all MOMent oh celui-ci passa le Danube dans le but de porter on
Serbie le document de l'entente établie entre l'Hétairie et Miloch Obrénovitch.

" Georges Lidos, 'Avix80.re imcr-roXig iced iyyprxcpcc TIZ 1821. `Icrropt.xec aoxouRivroc
exiètrrptaxX &next, Athènes, 1958, p. 56.
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13 L'ACTIVITE DE GEORGES OLYMPIOS DANS LES PRINCIPAUTES ROUMAINES 445

faie vu, est cependant l'ami intime, le conseiller favori et en un mot
le fa,ctotum de M. Pini ; immédiatement après son arrivée non seulement
toutes les prétentions anciennes de M. Pini furent renouvelées, mais il en
ajouta encore de nouvelles et M. Georges fut chargé de me les faire ac-
cepter » 44.

Leventis, d'après ce que dit Liprandi, « a cherché par taus les
moyens de soutenir Georges et de le garder pour l'avenir »45. Il est pro-
bable que c'est sur le conseil de Leventis que Caragea a nommé Georges
commandant des arnditfi de la garde de la cour, « et pendant tout le
temps que Georges a occupé ce poste, dit Lipra,ndi, il s'est comporté
de telle manière qu'il gagna très tôt l'entière confiance du. prince » 48.
Georges demeura à, ce poste jusqu'à la fuite de Caragea et c'est lui
qui avec ses araufi, l'a conduit jus-qu.'à la frontière de Transylvanie, et
Caragea, touché par le dévouement de Georges, lui remit une lettre de
remerciements 47.

Il paraitrait que les relations entre le hospodar Caragea et Pudor Vladi-
mirescu se seraient améliorées les derniers temps, ear Constantin Sa-
murcas, dans une lettre du 2 septembre 1818, écrivait it, son ami Hagi

qu'il ne pouvait pas prendre le poste détenu par Tudor it Closaui
parce que le hospodar désire que ce poste continuât à a,ppartenir à, Pudor
Vladimirescu 48.

Liprandi, qui, dans son ouvrage, cherche à dénigrer Georges, dit,
nous ne savons pour quelles raisons, it propos de la fuite de Caragea, que
Georges a juré et promis à Tudor Vladimirescu « de ne pas laisser le
hospodar partir de la Principauté, mais de le livrer à lui et au peuple,
aNec toute ses richesses », mais Georges o a prévenu le prin.ce sur l'in-
tention de ce chef des pandours et a pressé son &part )). De l'avis de
Liprandi cette circonstance a eté la cause de l'inimitié implacable qui
a existé ensuite entre Pudor et Georges »49.

Mais cette affirmation de Liprandi se fonde plutôt sur sa ha inc contre
Georges que sur une information documentaire, car il n'a jamais existé
d'« inimitié implacable » entre les de-ux capitaines des antellqi, et des

u P. A. Argyropoulo, op. cit., p. 108-109.
" Documente..., V, p. 417.
" Ibidem.
47 La lettre de Caragea, datée du ler octobre 1818, dans laquelle il loue Georges

Olympios, est publiée par Goudas, op. cit., vol. V, p. 412.
Le 20 octobre 1818, l'agent autrichien A Bucarest, Fleischhackl, rapportait à Metternich

que Georges était revenu à Bucarest avec ses 150 arndufi, avec lesquels il avait accompagné
Caragea jusqu'i la frontière de Transylvanie, voir Hurmuzaki, Documente, XX, p. 435.

44 Documente..., I, p. 116.
44 Ibidem, V, p. 417.
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50 Al. Vianu et Saya Iancovici, qui se sont occupés plus en detail des mémoires de
Liprandi, ne sont pas convaincus de l'exactitude de ses dires. Les deux historiens, aprés
avoir reproduit le passage dans lequel Liprandi parle de l'entente entre Tudor et Georges,
ajoutent : e 'Vials nous n'avons aucun document qui confirme ce que dit Liprandi au sujet de
cette entente entre Tudor et Georges, que ce dernier aurait violée s, voir O lucrare
.despre mi$earea revolutionard de la 1821 din Tdrile Romeine, dans Studii », XI, 1958, 1, p. 82.

Il est certain que les mémoires de Liprandi sont trés importants mais, ainsi que
l'affirme A. Otetea, comme tous les mémoires, ils ne peuvent etre utilises sans etre seve-
rement analyses et confrontés avec les sources contemporaines des événements relates ;
voir Valoarea documentard a memoriilor lui I. P. Liprandi, dans Studii s, XI, 1959, 3, p.78,
surtout par le fait que les principaux informateurs de Liprandi étaient les frères Macedonski,
-qui, comme l'on sait, ont denature certaines choses pour leur propre intéret ou pour plaire

leur maltre, Liprandi, dont ils etaient les agents.

416 NESTOR CAMARIANO 14

pandours, mais, au contraire, des relations d'amitié et de confiance réci-
proque et, comme nous le Bayous, ils ont été méme liés par un paete
spécial 5°.

Telle est, en résumé, Pactivité de Georges Olympios dans les Prin.-
cipautés Roumaines, avant la révolution grecque de 1821. Georges,
la veille de cette révolution, a été très actif en Valachie et a joué un
rôle très important dans le développement des événements révolution-
nàires, mais nous nous occuperons de cette activité dans une autre Uncle.
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CEPBOXOPBATCK HE 3AI1MCTBOBAHIM B OJITEMIll

g OHM ralltYJIECKY

3natuireamian tIaCTI) caoaapnoro cocraea pyMLIHCK0r0 maraca, a
mmenno amemewrbi caaenacitoro nponexoniAennn, FIBUFIBTCH 113LIHOB:bm

.oTpamtennem pa3HOCTOpOlinnX E MiTeHCHBHILIC CJIaBHHO-pyMLIIICHNX conaeil
HaUpOTMHBMIli 1:1011Tli nonyropa TMCJPI JIBT. .ECTeCTBeHHO, tITO xapam-

ep aTTIX colleen B nangrylo anoxy nogeepramen anatinTem.smm IMMBHOHIMMI,
tITO OTpaBliJIOCL. Tannte. If B 06JIB.CTH EnIlia 2., AIM ppnanexoro gamma
man6oJmulyio BaHMOCTb Ran B HOJIHtleCTBeHHOM °THOU:WHIM, Tart H B 43THO*

meal= I4X RaCTOTHOCTII B coepemennom Hamm npeAurasamor gpeenne
sanmeTeoaannn y gaxo-mmanticHnx caaenn, a TOMB BaliBICTBOBaHlifl
nyrem B anoxy xyabTypttoro BUIIHHIM IMMISHOPO CJIHBHHCHOPO nahnta3,

1 Itpamnyio xpononorlinecnyio xapanmepircmnny paannnumx Brett npolunmoBe-
B pymEmcunit 1131,11H CHOB CJIHEIHHCHOr0 nponcxonmeEmn MM BaxoBBm B pa6ome

G. Mihili15, Contribulii la studierea geografiei tmprumuturilor slave In limbo romdnif (pe baza
,,Atlasului linguistic romtin"), ony6aBnoBannott B ncypna.ne 4Romanos1avica», VII, Byxa-
pecm, 1963, cmp. 27.

2 B CB113H C mepptimopmanbinam pacripocmpanemlèm CHOB cnawmcnoro npoiicxonc-
geunn B pymizancnom 'Towne, cm. E. Petrovici, Raportul dintre izoglosele dialectale'slavC gi
izoglogele elementelor slave ale limbii romdne (In legdturd cu Atlasul lungvistic slay), B ntypErane
«Romanoslavica», VII, cmp. 11-21 se G. Mih5i15, yre. cott., cmp. 23-51.

3 3TH Aue nameropmf BaBmcmBoBaimit noahaosaanch Oco6Eim Blutmannem y pyidfini-
CRUX H nnocmpannux JIHHPBHCTOB H 61.1.11H Bayqema B paanEminax acnentax B 8Hatil4TOJII,
not RoannecmBe pa6om. 3Bech MM immllpyem TOMAH) me pa6omEt, nomopme, Hacanc onpoca
Boo6me, B TO /He Bpemn npimonnm 6orammil nencnnecngti mamepnan. CpeRn HHX:
Fr. Aliklosich, Die slavisehen Elemente im Rumunischen, Bena, 1861; A. H. .ffinfmnpcmik,
KituatcHoe ofturtnue MatIRWCK020 mum rta pymbittenuti, B ncypnane 4133,CCHHii (1) Hnonorir-
wi eCittt BeCTHHH», TOM I, BapHlaBH, 1903, cmp. 185-200; OV. Densustanu, Istoria ambit
romd ne, T. I, Byxapecm, 1961, cmp . 159-188,232-236, T. II, Byxapecm, 1961, cmp .319-341;
T. Gapidan, Les éléments des langues slaves du sud en roumain elles Iliments roumains dans les
langues slaves méridionales, B Langue et liltéralure* (Acadérnie Roumaine), m. I, Byxapecm,
1941, cmp. 199-214; Al. Rosetti, Istoria limbii romelne, T. III, Byxapecm, 1964, cmp. 57-86;
Limba romelnù secolele al XIII-lea al XVI-lea; Byxapecm, 1956, cmp. 178, 179-183;

V. O'UDES SUD-EST EURO?., II, 3-4, p. 447-465, BUCAREST, 1964
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448 OP1411 rOmYaECRY 9

no He JrnaleHbl Ba2HHOCTH TaHate H 8aEmeTB0BaHHH, coeepunnnunecH B
paamummx o6macmgx crpaHm nyTem HenocpeAcTeeHHoro HoHTawra menigy
pymbnicHum H coceAHHmu CaaBffficHilmH HaCeaeHHEImil. B oiume OT eanm-
creonaHHR y gaHo-mHaniicHnx CJIaBFIH II aaHmeTBOBaHHE. ISHIORHIIM nyTem,
meecTHmx, e o6upix gepTax, ecem Hocwreanm pymmHcHoro Habnia Ha gallo-
pymbmcHoil TeppuTopun, eallmcTemitaHHH y coceiviero caaefificHoro Hace-
MeHHH yeTHIAM nyTem B OTHocHTeabH0 6oaee HoByi0 anoxy 4 HOCFIT, aa
HeHoTopmmH ncHatogeHHHmH, gHameHTambHmti xapaHTep 5. Apeam 11X pac-
npocTpaHeHHH HaxoAFrrcH, Hax npaeumo, 110 coceAcTey c n'ion conpu-
HOCHOBOHHH 6 H, Hapyrgy c oco6eHHocTHmtr (DoiterwiecHoro, cemaHTHqecHoro

8nnIK0-licTopmieCROF0 nopamm, HBasteTcH OAHHm Ea OCHOBMIX HpuTe-
pues EX paa.TiEtHIE oT °era:u:4{131x CJIaBFIHCHIIX eallmcniortaHHil B pyMMHCHOM

Hablite 7.

TITo HacaeTcH HapomErmx 811MCTBOBHH 113 cep6oxopeaTcHoro
Habma, TO 0110 cocpegoTotieHm, Hale Mbi HeAaBHO yitaabiBaJni 9,B Joro-aanagHoft

gamo cTpaHm, oxeaTmealouleit Hpome BaHaTa itoro-aanaAHylo Raen. TpaH-
cHabeaHnx O 66Jibilly10 gaCTI. 0.11Temni. B HaH60.nbarem HommecTee OHH
BeTpetia10TcH B Tor0-3anagH0M BaHaTe, re HOHTaHT memigy cep6oxopeaTcHHm
H pymbnicrinm Hacememoimn 6mm 6omee TecHmm; SIX HoangecTeo ymeHmua-
ercH no mepe pacunweHHH o6macTH ux pacnpocTpaHeHHH, no !nepe smxo;ka
ea npeAeam HenocpeAcTHeHHoro HeTopHgeeHH BoamoHmoro Howrafera meamy
;ti:1pm HacemeHnnmx 9.

Boo6ige momio C4HTHTL, CJI0BH cep6oxopsaTcHoro nponcxowl-
geHnn BOLUJIH B pyM131HCHID1 1181111 HenocpeAcTeeHHo B 06.11aCTE, OrpainizieH-

HOft Ha cesepe Mypemom, a Ha socToHe BaHaTcHumn KapnaTamH, a oTcloga

P. Skok, Leksikologiske sludije,B «Rad 0, JugoslaveLska Akademija Znanosti i Unljelnosti, T. 272,
3arpe6, 1948, cTp. 49-78, G. MihiU1, Imprumuluri vechi sud-slave In limba romdna,
ByxapecT, 1960 (A013011HBITHLITy10 63161111011330110 CM. B aToik »ce pa6oTe, cTp. 299-307).

6 tiTO macaeTcm Hallada mapommx cep6oxopmaTcmmx aammeTmomannii B pymumcmom
ero momio ontecTm ii XV Beity, mor_ta 6o.nee amatorreamme rpynnm romopnuttrx

ma cep6oxopmaTcmom mamme nepecemancE Ic cemepy, stro coman B 30H0 BamaTa 6onee
auaronpiammile yeA0B1111 mari nenocpmcmennoro monTamTa memigy pymunamil a cep6amm;
Cp. E. Petrovici, Graiul carapvenilor, ByxapecT, 1935, cTp. 221; S. Dragonlir, Vechimea
elementului romdnesc i vechimea colonizdrilor slrdine In Banal, orruct; Ha tlAnuarul lnstitu-
tului de Istorie NaIionalk», Kayac, 1924, cTp. 8; M. Mmomommq, B. Bepitlf, B. Bectcy,

cnporux u xpeamcnu4st eoeopuJta y Bancerny, B «HOBH "ilittnon>, V, dka 2, 1961 , eTp. 77.
5 Cm. D. Gantulescu, Imprumuturi lexicale slrbocroale In Banal, B miypmane «Romano-

slavica», X, ByxapecT, 1964. cTp. 226. B 3T0ii ;me pa6oTe cm. a 6146amorpacintio pa6oT,
HOTOpMX 31CCJiegY1OTCH caoma cep6oxopoaTcmoro npomcxonmenmn 13 Bailan (cTp.

209-211).
Cm. E. Petrovici, yx. con., cTp. 17.
Cp. G. Miliãilìí, Contribulii eTp. 27-28.

8 D. GAmuleseu, yn. con., np. 224-225.
D. Gannulescu, Yx. con. HapTa N 4, cTp. 225.
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3 CEPBOXOPBATCHHE 3A1431CTBOBAHIIFI B OJITEHHH 449

pacupocTpaullaHcL Ha cesep, ceaepo-aocrox H aanag 6aarogapH CB/13FIM
pymbificHoro HaceaeHHH yHaaaHnoti Blame o6aacTa H cocemmx o6aacTeit lo.

HOMIIMO (Pawra OTCyTCTBHF1 cep6os B 311311HTeabHOM HoaHgecTse aa
Hpege.Hamn HmueyHommtyrott o6.nacTH, Ham BLiaog ocHortmaaercH Tamite
Ha Asyx (Dawrax almra0cTHilecHoro HopHmia. Ilepabirl Ha HHX HacaeTcH
TOPO, TITO TpygHo Ha14TH TepmHHIA cep6oxopHaTcHoro npoHcxoncgeHHH BHe
BaHaTa, HoTopme He 61,1aH 613I H3BeCTIIIA H B BaHaTe, B TO HpemH Halt o6paT-
1lme carzaH HeTpeqamTcH tiacTo ll; HTopoti me 41aHT HacaercH Hui/1qm'
cpaBHHTeamto aHagHTem.Horo HoaHuecraa ilepr 6aHaTcHoro ;114a.ueHTa,
oco6ernro 4)o1leTngecHoro xapaHTepa, B HorpaHmtniux o6.nacTfix Hpyrnx
pyMMHCHHX 1.0B0p0B.

4T0 HacaeTcg OaTeHHH, TO Haamme nap' 6aHaTcHoro gHaaeHTa oTme-
maaocr. HeoilHoxpaTHo 12, a irx reorpad¡HigecHne rpaHHum 61Iall orwe-
Reim' M. rperopHaHom Ha HocuponaHommoil mime Hapre 13.

HaygeHHe 3T01:1 HapTil HoHaataHaeT, tITO mHortie cfporierHgecHae gepTIA
6aHaTcHoro rosopa A0B0J111110 ray6oHo gpoHHHan B Oaremuo, oco6eift10
B ee ropHme ir xoamfferme patioHm. K coacaaeHmo, Ha HapTy He HaHeceHIA
imitate Haoraoccbi aeHopiecHux a.nemeHToa 6aHaTcHoro npoHcxoHigeHHH,
HO Hmen B BIlgy 0514e11pHIIHT131/1 4I3HT, /ITO B o6aacrif caosapHoro cbowla
1111H11H1111 OCyllIeCTBJIHIOTCH H pacnpocTpaHmoTcH 6tacTpee, qem B ocTa.m-
Hilx paaAe.11ax f1313IHa, BO3MOBSII0, ,ITO 3TH 11301VIOCCb1 BbIXOAFIT aa npeAe.ratt

clioHeTmreciaix u mopci)o.norntlecHnx Haoraocc.
FlariaH Ha ocHoae maTepHaaa, HpHaoglimoro B PydituticNom All1-12811-

cmunecxant am. tace (ALR), aexcHgecHne memewria cep6oxopHamcHoro Hpo-
HCX0HigeHHH B BaHaTe, MOH1H0 HOHCTaTHp0BaTb, OJE(H11 143 VIIX, }me-

erHide Tame B anTemm, gerICTBIITeJIBHO oxHaTmaaror 6oaee o6umpHylo
soHy B 3T011 o6aacT14, qem yHaamaaer Tperopnan gag (DoHenagecimx gap.,
tITO HoATBepHsgaeT TaHum o6paaom nonomeHHH, HhicHaaaHHme HamH Hhuue

lo Chi., nanpamep, TO, tro caaaa.a T. Tnxa n pa6ore Graiul din Valea Crisului Negru,
Byxapecr, 1961, crp. 127, D C11/131I C npoammoscaltem caos cep6oxopaarcaoro spoacxoni-
geinta 113 Baaara B Baxop.

11 c-.p aanpamep, bobric snoluia» <cxpn. bubreg, cazaicd «crpeam rfacos» < cxps.
kazaljka; diedd «gegymaa» < exps. dedo; gost «rocrb» < cxpn. gost; gradie «crpoareabauti
zec» < exps. grada; lopdtild «aonaraa» < cxpn. lopatica; mire «nopiPatenial» < cxps.
mrk ; naocol osospyr» < cxps. naokol; pestle arecou» < cxpn. pcsakn gp., aoropme rime-
gamma TOBbli0 B BaIlaTe. CM. D. G5inulescu, yi. cwt.

12 CM. M. Gregorian, Graiul qi folklorul din Oltenia nord-vesticd si Banatul rdsdrilean,
Iipatiosa, 1938; 'I'. Gilccscu, Cercet'dri asupra grainlui din Gorj, B sGrai i suflet r, V (1931),
crp. 13-17; Gr. Brincu0 Graiul din Oltenia, B «Limba Torniln5 w, XI, (1962), N., 3, crp. 258;
M. Petri§or, Graiuri mixte qi graiuri de tranzilie. Cu privire la un grad mixt din nord-nord-vestul

*Liinba romAnA *, XI (1962), N2 1, cTp. 88.
13 CM. M. Gregorian, yx. con.; Rapra cogepanur naoraoccu clmaersztecanx ciepr 6a-

aarcaoro ronopa, aoTopme npoultana 11 11 OaTeunio.
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(no npafineft mepe, MTO Haeaeren aencuneenux 6anaTnemoe cep6oxopear-
cnoro nponexonqaann) 14.

Bonpoe CROB cep6oxopnarexoro nponcxoninenun B OJITeruin BHJI10-
qaercn, B o6utem 15, B npo6aemy BJIIIFinlin 6anaTcnoro guaaenra na
Hile FOBOM OJITennii n, ecJili OCTaBIITI, B cropone HelmTopme 3TIIMOJIOrilil,
oTmeneinuae B pymbmcnnx caosapnx, n HOCROJIbRO geffITICOB CJIOB B eone-
nonTanra mentgy BaHaTom n Oarenneti, oTmenennme PperopHanom Han
cep5uembi, montno yreepamaTh, TITO On go Ramos:Liner° npemenn He 6bur
neemegoean. Ilpn ero uceaegonannu MbI licno.nbaosaau RenengecHH2 ma-
Tepuaa, npueeHennbel B Ppcbutogom .11uneeucmuiteotom, anmace 16 If B paa-
.numuilx enucnax Ana.nenTnbix caoH 17, noTopiaft MN npoeepnan npn nomo-

14 Cm. D. Giimuleseu, yn. cwt., cTp. 225.
15 M131 roBoptim «B o6inem» ,noTomy Hpannem aanage OJITC111111 Han B gpyroNr

mecTe MOPJIYI cyntecTsosam II nenoTopme nenocpegcTsemiste KOIITBETIA C cep6oxopBaTcsitm
naceaennem, B peayabTaTe tier° nponaoniao aamacTsoBanne caos; no, no pile ysaaatilibul
slime npnlintiam (CM. cTp. 2-3), mm pasgeasem mitenne, LIT° 60.1M11111liCTBO CJIOB cep6o-
xopBaTcnoro nponcxonigemin BOFIEHJIliCb B pesymeraTe nonTasTa c pymunctilim naceae-
mtem BatiaTa.

16 ,Lkaaee 6ygyr Hc110JthBOBaTbCH caegymunte conpamenns : ALR I = Allasul ling-
uistic romein (PymuncsníA annrinturnitectutti aTaac), ony6amtosas nayacctinm Myseem.
pymbnicnoro Hamm, nog peg. C. Ifyinnapsy. Ilacm. I, T. 1II, nog peg. CeBepa Holt,
Raps, 1938; Cm6ny-JIeiinunr,1942; ALR I l Allasul lingvistic romdn .T-lacTb II, T. I.
Hpnaosienne Herpowttra. Cn6ny-JIdinni4r, 1940-1942. ALRM I= Alicul atlas ling-
uistic roman (lipaTnnil pymbincsnii anturnicTiplecnnti aTaac), ony6annosan
Myaeem pymbmcnoro 113bIlia, nog peg. C. Ilyurnapny. Ilacm I, T. I II, nog peg..
CeBepa Don. Raps, 1938; Cti6ny-JIei1in(nr, 1942; ALRM II = Micul atlas linguistic
roindn.. %cm II, T. I nog peg. D. HeTposntra, Cn6lly-JIetinnmr, 1940. ALR s. n. = Alta-
sul linguistic romdiz serie noud (Pymbincnsit annrBncTstiecnnit aTaac, nosan ceplin), coc-
'rumen IIHCTI4TyT0M ff8LIH0311B111111 HJiymciioro It 'mama Anagemnn PFIP, ByXapeCTr
T. III, 1956; T. III, 1961. ALRM s. n. Micul atlas linguistic romdn, serie noud (Rpa,r-
nnfi pymbnicsnii antirsncTstiectinii aTaac, noBan cepns), Hag. Anag. PHP, ByxapecT,1956._

17 Rpome cnncnos gnanesTimx CjI0B, ony6ann0saillibix B Cum vorbirn (C. V.) II
Limba romdnd (L.r.), Mhi ncrroaasonaan ewe caegylonme CHHCBH gnaaesTimix (o6aaembix),
CJI013: Societatea de fliinfe istorice f i filologice, Lexic regional, Editura Academiei R.P.R., By-
xapecT, 1960 Lexic I; G. F. Claw, L. Sfirlea, Glosar de cuvinte regionale din V llcea,B c6op-
Hisite«Materiale i cercetari dialectale o, I, ByxapecT, 1960 (Ciausu-Sfirlea); V. Vircol, Din
graiul popular al judefului Mehedinfi, orly6antionannufi B oNoua revista romana », ByxapecT,.
1910, T. 8, J112 6, cTp. Ni 84-88 (Vireo»; St. Para, Glosar dialectal alcdtuit dupd materialul
cules de corespondenli din direrite regiuni, B sAnalele Academici Romane o, inem. sectiei lit.,
T. IV MJIII OTTHCB, ByxapecT, 1928-1929 (Pasca); Ion N. Popescu, O seamd de cu-
vinte dialectale din comuna Sterdnesti V llcea, B «Arhivele Oltcniei o, Jsre 119-124, XXI (1942).
cTp. 257-278 (Popescu); T. Gilcescu, Cercetdri asupra graiului din Gorj a Grai si suflet
V, 1931, Bun. I, ByxapecT, 1931 (GlIcescu); Ion Boceanu, Glosar de cuvinte din judefur
Mehedinfi, B «Analele Academiei Romane mem seciiei lit., TOM XXXV Han OTTLICH (Bo-
ceanu) ; C. Radulescu-Cod.n, Legende tradifii f i amintiri istorice adunate din Oltenia fi Muscel,
de . ByxapecT, 1910, raoccapnii, cTp. 121-133 (R5duleseu-Codin); G. T. Ciausanu,.
Glosar de cuvinte din judeful Vticea, n «Analele Acad. Rom. o, Mem. sectiei lit., seria III, Tom ,
Mem. 6, ByxapecT, Imprim. Nationala, 1931 (Ciausanu); M. Tomescu, Glosar din judeful Olt,
Camilla, 1944 (Tomescu); noczeminik r.noccapnft 6Li35 ony6anxonan M B Arhivele Olte-
niei Ne 125-130, RpatioBa, 1944, cTp. 265'-288; M. Gregorian, Graiul §i Folklorul
Oltenia nord-vesticd fi Banatul reisdrilean, RpattoBa, 1938, raoccapmfi na cTp. 80-81 (Gre-
gorian). llame npuBognTea eoitpamennn, Talons xcnonbaosainibre B pa6oTe: DA =-. Acade-
mia Romdrul. Diclionarul limbii romdne (Pymbincitan Anagemnn. CaoBaps pymuncsoro
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5 CEPBOXOPBATCHHE 3AIIMCTBOBAH1111 B OJITEHI4II 451

Hat cyaxecmHylorqux caoHapeft cep6oxopHaTcxoro H pyMMHeltOr0 313bIHOB..
Hposepita, xoTHn 6onee HoRaeaTeamiaH, HocpegcTsom mecTxmx (6aHaTcm4x)
cep6oxopeaTcm4x roHopoH noria 611Tb ocylHecTxnella JIHWJ, B peonx
cayaaHx, Tax Halt cam:lapin:A COCTaB DTI4X roeopoH HalleCTeH JII4111b B Ile3-
HatiliTe.nbHoil cTeneHH 18.

Tam, re cDoHeTHgeotHe H cemaHnriecxlie gepTM Toro Hau Haora
caoHa He &Tan y6egHTem,Hmmn wig onpeAeaeHHH Haulm, Ha RoToporo OHO
611.11o BaHMCTBOBaHO (llmeloTcH B raw cep6oxopHaTexHit n oarapcma1
siainw, HOCHOJIbIty ocTaaLume cam:cm:tome HamHH moral' oxaamHam mum&
c.nriaiiHme BJU1HHHH B O6JIaCTM, o RoTopoil HAem peqb),mm npn6erami
reorpaeinmemomy xpliTeprflo 13 Tom CMbIC310, qqo MLI ctunaem cep6Hamon

6oe urns() C caaHHHcxori cDopmoti, oTmegeHHoe TOREato B OJITeHIIH H BaHaTe-
(a morga H Ha loro-aauage TpaHcHabeaHm4), OTHOCH ea cgeT 6oarapcitora
Habnia Te caosa caaHHHcHoro HpolicxemgeHHH, B o6aacTh pacnpocTpaHeHHa
HOTOpLIX BXO)miI 6n H MyHTeHHH (PaaymeeTcH, CROBa CJIaBHHCHOro.
HpoHcxonmeHHH, HaeecTume Ha 6o.nee o6HH4pHmx TeppliTopmax, He HpH-
HHMaJIHCI) BO BHHMaHHe). Ho ripH npumeHemni aTOPO HpHTepHH MbI HaTOJI-
HHFIHCb Ha HexoTopme TpylmocTH B ToLmom paarpammeHlin o6aacTH pac-
HpocTpaHeHHH aexcHtiecHoro maTepHaaa, HmemigerocH H AmaaexTaabHmx.
crmcHax caoH, c oAHoft CTOpOHM CjApyron cTopoHm, He HCH.1110,1eHO, TITO
CpegH CJIOB, ynoTpe6amo1Iwxca TOJII,K0 B 0.1ITCHHH HJIH TO.TILICO B
H BaHaTe, MOJIII 6n 6bITb CJI0Ba, eaHmeTHoHamime y gaxo-mHaHricRux
caaHHH n coxpammunecH TO.71E.H0 agecb. gag upeojkoaeHlia nepeoro Ha

namia), ByxapecT, Tom I, tram I(AB), 1913; tram, II (C), 1939; tram III, BIM. 1
(DDe), 1949; Tom II, gam!, I (FI), 1934; gam. II, Bun. 1,2, 3 (J-LojnitA), 1937,.
1940, 1948. CADE --. I. A. Candrea, Diclionarul limbii romtine din trecul qi de aslazi (Dielio-
narul enciclopedic austral) (Caonapb pymuncnoro 'mum B nponmom 15 nacTonntem. Du-
itnnaorreggilecunil namocrpnponanubiti =maim), qacTb I, ByxapecT, 1931: Tiklin =
H. Tiklin, Rumiinisch-deulsches Warterbuch. Diclionar ronulno-german, T. IIII, ByxapecT,
1897-1925; Scriban = A. Scriban, Diclionaru limbii romlinesli (Caonapi. pymmicnoro FIBMKB),
HOCH, 1939; DLRA1 =-- Academia Republicii Populare Romane. Institulul de linguistica din
Bucures(i. Dicfionarul limbii romtine (Arcagemmi PUP. Byxapecrcnnil MICTHTyT H3M1iO3-

Cnonapb cospemennoro pymbmcnoro Flamm), ByxapecT, 1958; RJA= Rjanik.
hrvatskoga iii srpskoga jezika. Na svijet izdaje Jugoslavenska Academia Znanosti i Umjetnosti,
TOM IXVII, 3arpe6, 1880-1960; Vuk Vul Stet Karadlid, Cpnclzu pjennun ucmymaneu.
mematucuje.na u icamuttocujem pujenuma, IV mag-affie, Bearpag, 1935; Rislid Kangra = Su.
Ristid i Jov. Kan grga, Petutux cpncnoxpeamcnoe u wematinos jeauKa. neo; cpncnoxp-
Hamm nematnsm, Be.nrpaA, 1928; Reènik Cpuctia Attagemuja HayNa. 14HCTI4TyT na
cpncRoxpnaTclot jealin. Petutun cpncnoxpeamcsoa nibuarcemoa u ttapochwa ¡atom, Bea-
rpm, T. I (A Boromy6), 1959; T. II (6orozy6 BpamorpHHH), 1962; RB Bia--
rapcHa AHaAehn4H Ha Haparre. Femur: na csepamerumg 6maccpcnu nnuwcoseu eauw, T. I
(AH), T. II (JI-11), T. III (Pf1), Codimm, 1955-1959.

18 B acTonakee npemn MM pacnonaraem anmb aexcn,lecnum maTepnanom H3 cep6-
cHHx ceaeHHil Rapamosa H rag, nyinvria 25 H 37, aanucannum B ALR II H ALR s. n.,
HeCKOJIMCHMH reHuramu, 017y6BHHOBBYTHLIMH B 36opnux aa Ou.achloaujg u .autteeucmuxy,
MaTnita cpncica, T. IV, Holm Can, 1960, H maTepmaaom, cogepwantumcg B pa6oTe
3. IIeTpcomma, Graiul carasouenilor.
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452 gOPIIII 1"33II"JIECHY 6

OTHX aaTpygnenliii mbr pyR0BOgCTBOBaal4C1+ H HifeceHnem COOTBOTCTBylOBler0
caona B onpegeaemryio TemaTHHemp° rpynny, cocToHutylo Ha 11ogo6Hrux
aanmeTHoBaHnit (Han nmeionlylo EX), HO OTO, paaymeeTcH, He 311a1IIIT,
MI.! HOBHOCTLIO yeTpannan B0811109HHOCT1 0111116HH.

Hp' nepegaue tfoopm caoa MBI coxpaHnam Tpanexpluntino, uptiturryio
co6tipaTeasimn H HCIIOJII,30BOHHy10 B ermettax AHOJIORTHIAX caoa, a g.7111

coxpaHeHHH egmHeTaa pa6oTtu B 3TOM OTHOMOHHH OTHEIBOJIHCB OT cporte-

TIPleCHOti TpaHcHplininin, nplimenHemoft B ALR. OT o6paTHoro penteHHH
nonpoca, TO evil. OT pacnpoeTpaHemift TpancHpninnur, HenoabaottaHHoil

Araace, 11 Ha caona, HmeiontHecH B gnaaeHTmax cayriaHx, imi ontaaaaHcb
Ha-aa Beebma 6oamnoro pHeita, eanaaHnoro C DTHM e110c060m.

Hecaegyemble caosa 6butH pacnpegeaemu no TemarrnueutHm rpynnam
c 'team° noayueting 6oaee Henoro npegeTaaaelnin o6 o6aacTHx, B HoTopmx
OHH ynoTpe6asnoTen, a 13HyTpit HaHigoit rpynnta win IIpHBOgHTCH B aa-
diamiTHom nopfigite. B o6uwx HepTax, caosa cep6oxopaaTcHoro npone-
xuameinta B OJITeRIHI OTIIOCHTCH H C31egy101IIIIM HBJIOHIDIM IX OaHfiTHHAI:

1. OHYri1tiAIOIIIA11 IIP11POA, PE.T11)E0, 11BaE111111 111)11P0AIDI

Coava cp., oTmeueHHoe B MexeIlHx (Boceanu, eTp. 89) co anage-
Hitem «HeTep B goanne» <expa. kaccval9, Haarianue, gainwe BeTpy, gro-
ntemy B aepxoabax AynaH (VIA, 306).

erov cp. Ha aanage OJITOMIH 20 oanagaeT 4fima» «ablemHa B aemae»
(Boceanu, 89; Gregorian, 80), mont6nna» (ALR s. n., H. 816, T. 836),
460JIOTO, ayma» (ALR 3. fl. H. 831, T. 848) H BOCX0AIIT K expa. krov
«yeievitnnAe», «yHpbrroe macro», «meeTo, re npnuerrea uTo-H1I6ygb» (RJA,
V, 617-618). Bruao oLueueno n nponaBogHoe erovan (Boceanu, 89) aa-
6poluenHaft Hma», o6paaoaannoe Ha pymbincHoit nouae.

dolini arc. <utpaeinnuti, aeaeHbdi ayr», 6brao oTmeueno ;mum B &Mlle
(Vireol, 85), Ho npegnoaaraeTen, TITO oHo HaseeTHo H Ha anima OJITOHHH
pnilybiaaa ero 6oaee unipoHoe nenoabaoaaHne B BaHaTe (cp. CADE, 426;
Seriban); <cxpa. &Lind «ayr» (RJA, II, 608; DLRBI, 257).

gorneagtt cp. «snap C xoamoa (aanag)» 21, OTIVIelleHO Boueany (cTp.93)
B Mexeginntb, <expa. gornjak «BeTep, gyloutitit c aanaga» (Vuk, 99).

19 C.Tona naTitpyemmx CjIaBBHCIMX H3bIHOB HW B meat,gprapoxioft Tpancnpminnn.
20 Tepmun ananombni H B &titan. Cp. ALR II, cTp. 29, nonpoc 6942, nynirr 2,

cruu (In obraz) «minima na mene» M CADE, crdu, croo «anta».
C-.p npitmep, nirrnpyemblit co6npaTe.nem: osti pusd gorneagu din sus * (uaagya

neTep cnepxy»). B cxpn. CJIOBO gornjuk 06paBOBBHO OT riptiziaraTeabnoro gornji miepxy>>
C cyNntlicom -atc.
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7 CEPBOXOPBATCHHE 3ATIMCTBOBAHHFI B OnTEHMH 453

hududoi cp. «Amin» (Gregorian, 180) < cxpB. hudo udolje
tnaoxan nonulia» (DLRM, 367) ; CROBO nomoHo FIBMITEbefl 6onee paHrum
aanmcntoBaHuem, nocHoaboy coAepuuT nepexoA lj (1') >

ierugfi cp. 6br110 aanucaHo num. Ha 'TaitHem BanaAe OJITeH1111 22 co 8Ha-
neHnem «HaHa.n, no HoTopomy TegeT Boga xmentalinke» (Gregorian, 80),
4penoa», «nyma», «npoTonHaa Bona» (Boceanu, 94). B BiapnëpoBe 6bui
zanncaH BaplaHT irugil «Ha.Harm», «oTmenb», «npyn» (cp. Riclulescu-Codin,
126). Gnono BOCX0IVIT R cpxe. jaruga or.ay600aH «6onoTo» (RJA, IV,
473)23, npenno.noraemoro TypenHoro nponcxonsgeHHH24.

sigfi c. «plilx.aufil HameHL, ooTopait panaambutaeTcH» (Boceanu, 102) <
-texpri. siga «HanHaHue onpelleaeHHoro pona Hamlin» (cp. RJA, 905; DLRM,
768).

atc. «cima c rplablo, B patioxe CTpexant (C.v., IV (1952), jsg 2,
cTp. 38) <« cxpri. smoln,ica «muntaH nonBa» (cp. RJA, XV, 765). B Tom ate
.pailoHe camulaan BapnaHT smo1niä «.nunHaH rpHab»).

§torminii c. «xonmucTaH, aecncTaH, o6pEanucTaH MeCTROCTb», aanu-
caHo B rOpRe (Boceanu, 103) 25, npeAcTaBaHeT co6oti BapnaHT caoBa
stirmina «o6pLis», ynoTpe6aHemoro Junin, B anTemin (cp. Tiktin,
1500-1501), ripoucxonnT OT cxpB. sirmina (RJA, XVI, 755).

2. lialBOTHME, PACTEHilil

bie A. 4613IR» (Ceau§anu, 157; ALR s. n., Rara 298, IITIRTM 848,
276), 46131MR an npun.noga», «6bno (Boceanu, 83)26 < «cxpu. bik 46But»
(RJA, I, 229). llocHonLoy 3TOT TepmnH pacnpocTpanex TOJIbit0 B BaHaTe,
anTeHun ri loro-Bananooti TpaHcHabnaHun 27, 6o.nr. bik Hamm He paccma-
-TprnmeTcH 28.

busie c. «rycToii copulo», «6ypbHH» : «vezi ca-i colo In busii» («cmo-
Tpu, oHo TM B 6yphrule») Gino aanncaHo B ropoe (Boceanu, 86) < cxpB.
busje «HycTaprux» (cp, ReLlnik II, 313).

7 - c. 859

22 YnoTpe6aenue Tepmnna u BanaTe cm. ALR s. n.,
22 Cp. H DA, 457; ALRAI, 373.
24 C-p Typ. Punk agenb», «pacuonannoe m

.onnaire lurc-francals, T. II, Hapim, 1867, cTp. 1453).
25 YouTpe6nenne aToro c.noua B Baum cm. ALR s.
22 Cp. npnmep, npnuegennhat co6lipaTenem oVoinic

Ban
2? CM. ALR s. n., Rama 298.
22 RaplialiT Nat aamican B BallaTe n B Tpaudnlbllalnlu, OTHOC1ITCF1

(cm. CADE, 143).

napTa 152, nynIST 27.

ecTo». (Cm. N. Mallouf, Dicli-

n., napTa 298, nynnT 2.
e, parcii-i un bic OCnabinait,

BeHrepoiomy
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454 AOPTIH P3MYJIECHY a

bard asc. «ameg» (Gregorian, 80) < cxpit. (h)ala < oryp. (Re6nik, I, 67).

magrin .m. «aitaiimi» (Gregorian, 80) < 4c.xps. bagren, bagrem (Re6nik,.
230), npH nomonui nepexoika b > m H Emig:mum:1 e. B BanaTe ynoTpe-

6aHeTcH cbopa bagrin (DA, 425), HoTopaH &mice H cxpri.

pup .4t. «6yrort imenta» (Gregorian, 80; Lexic, 56), BcTpetmemell B.
Barran H a Tpailemmaaakur (ALR s. n., HapTa 660). 3a umnolieiniem
Mapamypenia $ ceuepimit TpaitcHamaHHH, re, no samegainno aitag. 3. He-
Tp0331111a29, 3T0 CJIOBO muter 5bITI, yitparHatoro nponcxontikenHH, Ha OCT3JIL-
Holt TeppliTopHH:oHo IIp0HCX0IIHT OT cxpu. pup (RJA, XII, 676 ; Tiktin, 1280;
DLRM, 680). BLia aanHcaH H raaroa a pupi qacnycHaThcH» (Lexic, 85),
aammcTooBaH napaaneabHo OT exp. pupiti (RJA, XII, 681), no cpame-
MHO C lumina' Ha pymimatofi noluse 0613330BaJICJI Bapllawr a impupf.
(DA, 533).

vla§itil are. 4nopoga ayHomuim c Homatamu (Halt y liecuoita), ROTO-
pa ll muff mom JIIICTIAB» (Ciautlanu, 221)< cxpit. vlaae, vla§ice (Re6nik?

719, 720; DLRM, 938).

3. X031111CTBEHHME 110CTPOMER.11, MX IIACTIf

bunar cp. 4Houo)ien» (Gregorian, 80), «ito.Hogen c Beiwom» (Gilcescu,
119; Lexic, 48), aanHcaHo TouLHo B 3anamioti OJITeHHIel 30 }I H Banal*
(cp. CADE, 184; Scriban, 206) < cxpH. bunar <Typ. bunar (RJA, I. 284).

act cp. oma.neHicatasi HomnaTa» aanpicaHo TOJIBRO Ha Hpaftem }mirage
°melting (Gregorian, 80) <exp. klet «Hamopita» (Ristié liangrga, 369).
B Bagan aTOT Tepmmi HmeeT 6mee ninpoitoe ynompe5aeHHe 31

duvar cp. 4cTeHa», HmeeT orpaitHgeHHoe ynoTpe5Reinie, sax:imam).
minim Ha aanaHe O3ITelM11 (Gregorian, 80; Boceanu, 91) < cxpa. duvar <
Typ. divar, duvar (RjA, II,' 907).

forun cp. «ne=m», <<Tonita» (Gregorian, 80) < cxpu. furun, furuna
<Typ. furun (RJA, III, 80). B Mexeginnie Hte 6Lia oTmegeH H Hapnairr
HteHatoro poyka foruni meal., tzepea HoTopyio HuicoiniT giam» (cp. DA,
161) 4Tpy5a ;Emma» (Vircol, 86).

29 Cm. E. Petrovici, Raportul dintre izoglosele dialectale slave. .. cTp. 15. PacnpocT-
paneyme mesa cm. Ha HapTe JsIt2 6, cTp. 17.

30 DA yTOLIMHeT (cTp. 693), trro B OHTeBHH TepmHH BcTpettaeTcH B rOpHH) H Mexe-
;Ulnae.

31 CM. ALRM II, Napa 292, 11pH-um 4, 8, 36, 76.
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32 ,Ilan yucerpe6Heituu czoBa B BauaTe cp. T. Tpbuota, Cep6cRue mum e 6anam-
cnom napenuu u ux encenercue, B Revue des ètudes sud-est europeenues*, 1963, N.? 1,
cTp . 144.

B Baum cams° umeeT tDopsty burtn6 14 eauatiaeT wompestenue tnioamo»
«Hay6ou», moTeH» (T. Tpuntra, yi. cog., cTp. 142; ALR s. n., HapTa 353, nyntiT 76).

9 CEPBOXOPBATCRHE 3AIIMCTBOBAHIIII B OJITEHIIII 455

4. IIPEAMETM AOMAIIIHEPO 0111f X0)14, 11% IIACTII

acov cp. «5ogna» (BmecTomourbio go 100 AexamnpoB), ricTpegaercn
B xosnaturbtx paftottax OaTetnat (Ciau§anu, 153; Gregorian 80)32. DTO

caorto &Lao aattucTuottaHo H3 exp. akov «Gonta»Ntepal 50 JutTp0B
cad (Re'enik, I, 55). Kan aamegaeT DA (cp. cTp.12, 23), Benrepcnoe citono
(Eke) 6bI1I0 IIliUTh OCHOBOii AJIFI napHauTa actin, ROTOphlit ynoTpe5JuteTcH B
TpaHcHasualunt. B paitoHe TypHy Certeprut 5btaa aanHcatta n timpyta acovel
460110HOK BMOCTIIM0CTI,10 10-20 JIIITp0B (L. r., IX/1960/, N2 5, cTp . 34),
ymeirmumemao-aacitame.rminte CJIOBO, apaaonarnroe Ha pymmucnott noque.

bormil arc. «nomato» (Gregorian, 80) < cxpa. burma 41tOJIM.[O, «o6py-
qa,nbitoe noahno» <«Typ bttrma <<BMIT.», OITO-TO corHyToe B crutpamo) (Re6nik,
11,305; DA, 703P.

«neponiumbni mat», «1101B1110 (Gilcescul 119; L. r., IX11960,
31; 5, cTp. 34; Gregorian, 80; Boceanu, 86); co5HpaTem, Hs L. r. yTott-
Haer, 3TOT 'replant ynoTpe6aneTcH, 1133BaTia «He CJIMIIROM xopo-
unlit 110714IIK» 0 TIOM CBFIAOTeabeTByeT ifriptimep, Hyrrupyembnit runtlecity:
«fugi cu brifta aia de aci, nu vezi as nu. tale»? («ram Tht C TBOIIM 110BUIROM,
He ummuL, concem He petneT»). C.nouo nporicxoAHT OT exp. britva (Re'enik,
II, 177; DA, 652) nyTem meTaTeabt connacHux -tv- 11 oraymeinta y nepeg,
r.nyx0m t. BMA aanHcau nBapHaHT briptii (DA, 652; Gregorian, 80).

burghie arc. «5ypau»; pacnpocTpaHeintoe 5m43 zanamtoti OaTeintH,
BanaTe H toro-sanaltHott TpaHcHabnaHHH (cp. ALR s. n., napa 561). 3To

caono Typegoaro nponcxontiteHHH, BOIIIJI0 B pyraancntrit fI311111 gepea cep-
5oxopnaTent1i cp. cxpH. burgija < Typ burgu (Ranik, 11, 297); HenocpeA-
CTBeHHOC aaHmeniortanne 113 Typegmoro FI3bIlta, pacnpocTpaHeitHoe Ha °OMIT"-
Voit Aalio-pymbnicHoti TeppitToptin - cpeimero poga: burghiu.

chest'''. arc.. mtonte.aen Ann xpanettua Amer (o5bruto cAeRaintblit Ha
Tnann)» (Lexic, 48) Tome Typewtoro nponcxontAeHttn, Boutegmee B pymbm-
Cialit FI3Eut tiepe3 cep50-xopnaTc1u4il. K aTomy aanatoueitHio Hac nexkeT,

C ogiroft cTopoHm, mecTo, rge 5m.no sanHcaHo c.nono patiou TypHy Ce-
riepHH, a c gpyroti cToponm, papeHne caona, ogintanoHoe c papettHem
cep50-xopnaTcnoro TepAnnia. Cp. cxpn. kesa < Typ. kese (RJA, IV, 938).
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HenocpeAcTHemtoe aammurHoHattne Ha Typeiworo Haulm Aoanitto 5buto mmeTb
(Dopmy chesea, HoTapan Tome 5bu1a aartncaHa 24.

cotaritil dic. «Hoparnta» (Gregorian, 80) < cxpts. kotarica (DLRM, 192)
(Vuk, 304). B BaHaTe 5braa aarnicalia. c TaHnm Hie magetutem cpopa cotitrild
(C asyHom HoTopaH noothayeTcH geBO.T1b110 unipoRttm pacnpocTpaHeHnem
(cm. ALR, II, cTp. 137, HapTa 266), Ho H patioHe Orpexaft ynoTpe5a14eTcH
1441111b Jxali 1199130111411 5oamuoii Hopammt e gBymn ppixamH.

geac cp. <<cymtta Ha THaHH, H HoTopoil gent HecyT Hintru U TeTpaAn»
(Paca, 222)5 < cxps. (Mick (C.ADE, 532), «cymita» (Vuk, 859).

ntoteil dic. «MOTOR» (Gregorian, 80 ; ALR s. n., Haim 460) < cxpH. motca
santicaHo B Kapantose 36. B caoHapnx cep6oxopHaTcHoro fl9b1lia He gaeTcH
OTO aHattexHe Ifl exps. caoHa. motka «Rom, 4namca», HO npegno.maraeTcH
(cp. RJA, VII, 26), ItTO oHo nepHoHattamoo oaHagam onamta, Boxpyr
HoTopoil HamaTmsamcb 4T0-TO», 1160 cyntecTimeabHoe timeeT Hopenb mot

OT maroaa. motati #tramandHam» (cp. RJA, VII, 74).

orinan cp. «natal)» (Gregorian, 81) < cxps. orman (RJA, 1X, 172). CaoHo
613Lao aanHcaHo H MexeAlltute 14 co aHatteHHem «maim», «HpHIOT A.1114 cHoTa»
(Vircol, 86), art BattaTe co aHagemtem «cylmytt»; cm. ALR, II, cTp. 136, in. n.,
Honpoc 3893, Hymn' 2.

peehir cp. «HomTemte» (ALR s. n., Harm 491, Hymcr 812) < exps.
pegkir < Typ. (RJA, IX, 805). B paikoHe Cmpexast pe§chir oaHagaeT ximHithirt
5emat1 inaptft, HOTOpHIM HOB143131B910T roaoHy craphte Katt craptak
TCpM1111 (CM. DLRM, cTp. 610) OTO C.110B0 no-HacTonntemy nporicxoitnT OT
Typewtoro =ma peskir.

rabo § cp. «5npria» (Gregorian, 81) < expH. rabo g (RJA, XII, 837).

shivinii ate. mepesmumft BIIHT y 50ttHH» (Ciau§anu, 210), #HpaH»
(ALR, II, cTp . 149, napa 290, nymcm 812, 814) < expn. slavina (DLRM,
777) «aamigHa», «Hpo5Ha» (Vuk, 712)37. B HyttitTe 836 51)1,H aantican HapnaHT

§inie cp. «geTHepitH» (Lexic, 27; L. R., 64) < cxps. ginik (C.ADE,
125018; Vuk, 868).

34 CM. DI.RM, 141.
35 Teptim 6b1.71 aamtcau B Fopnce.
36 CM. ALB s. n., Ham 460, Byli KT 25. Cp. ki Fn.Daeaomrt, P IZOCOBCK0-

xenioxucKoe aujaiteNnza, TOM 1, Bearpag, 1932, urp. 417.
37 B 6o.nrapcitom Bahme aTO caoao HC 6buto aarmcatto.
36 B caoBapax gatoTca it aapttaturbt /mac, §ineag, §fnik, Taint% aatmcamille

B OBTe111411.
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5. CEJILCICOE X03111ICTBO, IIACTSMECTBO

cominil diC. «BLDNIIMIIII (stmorpagHble)» (ALR s. n., HapTa 237) 39,

BeTpegaerea B Baum H BO scat OJIT811H11 Ba HcHatotteHnem He6o.gbmoft
Teppitroprut Ha Bourotte ; < exps. komina (Tiktin, 395; DLRM, 170; RJA,
V, 242).

drugrt DX. 4110qaTOK (MOJI0A0r1 Hyttypyata)», «HyHypyamaii nottaTott»
(ALR s. n., Hapm 105 E 108, nyintrbt 836, 848, 876), no-BEgnmoNty, aTO
strattemle Hpottaollmo OT EmageHHH «BepereHo (6o.nbutoe)», e HoTopbtm urns()
6arto sarmcano B arrremm (DLRIVI, 263) < exp. druga «BepeTeHo» (RJA,
II, 796).

lom cp. mgeTeHb 113 Roamer° HycrapHmta» (Gileescu, 121; Grego-
rian, 80) < cxpB. lom «caomaHHble BeTHH» (RJA, VI, 442). B paEoHe Crpexam
Tepmtm yrtoTpe6aHercs JWIH HasBaHHH CJI0/4311IIbIX BeTOK, OCTaBILIFIXCH Ha TOM

mecre, rge 61ila naeTeHb 113 Homottero HycrapHmta; 3TO samegatme Banmo,
1460 OHO nonenneT 8Hai1emt(, aanHcamtoe rburteetty ii rperopHaHom. B
BaH are 8TO CROBO 6bL10 aanmeaue co 3Hametmem «co5ripaTb Homcbst some
MaTB131» (ALR s. n., HapTa 254, nytncr 36).

oteos cp. «Baaox ettomeHHoro ceHa» (Borceanu, 99) < expB. otkos
(CADE, 880; DLRM, 573; Vuk, 491). BLIII sat-matt H BapnaHT oteo§ ( Grego-
rian, 81; ALR s. n., Haim 126, Hymn, 872), a s patioHe Orpexaft Berpe-
tmeTcH sapHaHT orco. Tepmtm BcTpetraeren H B BaHaTe (cm. ALR s. n.,
Haim 126).

plastrt are. atria cena (cHomato MOHIHO Harpyatrm Ha Boa)» (Lexic, 30;
Boceanu, 100), «maaematrin cTor» (ALR s. n., HapTa 131, Hymn' 812),
«citHpga» (ALR s. n., HapTa 133, Hymn' 872) < cxps. plast (Tiktin, 1182;
DLRM, 627), «cror cena» (Vuk, 522). Bumf Barnrcamit u Bapriatimbi plas-
Ore (Lexic, 46) H plast (cm. ALR s. n., HapTa 133, Hymn' 876), noc.neg-
inik 6.Tunite R cep6oxopsaTcHomy TepmEny. CJIOBO yHoTpe6afteres H B
BaHaTe (ALR s. n., Harm 133, Hymn. 47).

slog cp. «menta» (Gregorian, 81) «rpm-Etna (menta) mentgy Home-
CT1,51MH» (Boceanu, 103) < expB. slog (DLRM, 777), «menta (mentgy gBymn
rpsgttamH)». Cp. Vuk, 714. B BaHaTe caotto 6bs.no aanucaHo co aHagemtem
«rpe6eHb (Hocpegll Hallam)» (ALR, s.n., Harm 31, sputa. 105).

tuluz «cTe6eab Hyttypyabt» (Vireo', 88) < expB. ttaltz (Vuk, 779).
B BaHare caoso yHoTpe6aneTcn c Tatum aHancHnep,t; cp. ALB s. n.,
HapTa 117, HyHRTLI 2, 105.

19 CM. H Giatianu, 167.
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6. TOPPOBJ111

cusur cp. «enatia, paaturka B geuBrax (Ciausanu, 170)40; o THM

timatienuem 11p014CX0g1IT OT exp. kusur < Typ. kusur «caga», «Re,aocraTou*
(RJA, V, 829) 41

ducean cp. «amnia» (Lexic, 79), no monmara ilioneramcitoro nopinnia,
cimp. duean < Typ. (RJA, II, 852), n5o Typ. dukjan Amu) B pymmicnom

Innate dugheand (cm. DLRM, 265).

Mtpoinitil asc. «maraphm (Boceanu, 97), «A naergem A dai n/poinità*
(«nottnem ermarn. marapiati») < cxps. napojnica « ;lemon gJIII 1114Tba

(Vuk, 415).

7. LIP 0 AYItTbI,

rachie ac. <<Bogita* (Gregorian, 81) < exp. rakija < Typ. raki (RJA,
XIII, 14).'B Baum CROBO nponanocmcn co nyatom a memo a: **hie (cp.
ALRM 8. n., napa 163). CBEIJABTeMaCTBOM TOPO, OHO ne FIBBFIBTCH lie1100-

pegememnam 8ammCTBOBait11eM 113 Typeimoro slalom M0711.110 0111TaT13, 'Tome
,ero pacErpocTpaHeima TORbK0 B Banare n gamut auTemm, n ero pog, ()MI-
maxoBoft e po;tom cep5oxopaaTatoro mom. Ha ocTanbnort nalto-pymun-
molt Teppwroptm Tepm/m, saHmursoBaLtinait Henocpmeme}mo 118 Typerworo,

cpeimero pona. Cm. DLRM 685.

zaitin «macaw). (Gregorian, 81) < cxpa. zeitin < Typ. (Vuk, 216;
Tiktin, 1790) 42.

8. OTHOMEIIIIR HEMP' JII0Abl11I, 3AWITHJI, TEPMIIHM, 0E0311AIIAIONME
POACTBEHHbIE OTHOMEHILII

biteangi e. «5pognra*«6eaneatimut» 43 (C. Y., J (1949), Ni 9, cTp. 33)
expa. bitanga < Bern% bitang (Rdnik, I, 577). B TpaHurabBaumn 51ia

zanlican Bapnala bitang, noTopidi complaint° o600nomuo mrraeTca
nponcxonaninm ma Benrepcuoro (cp. DA, 569).

40 Cp. npumep, npHoenennbril anTopom: sa-mi dai cusurul la 109-«Aa1i Blue cAarry
OT COTHB» (npH noHynHe).

Typ. kusur monceT noncHnTh sHatienne pym. cusur 4sHegoaraToli», 4ne4leHT»
yeTapenoe pym. cusur «paaringa H genbrax» (cm. DLRM, 210), Ho ne momeT 067.KCHKTb
npocTonaponnoe Ca0B0 cusur «enema», «paamina B nenbrax», HoTopoe ynoTpe6aneTcn
loro-3anagnoll llama mama.

44 Tepmun ynorpe6nneTen H B BanaTe. Cm. ALRM II, HapTa 179, rrynnT 2.
48 ABTOp c6opninsa T. A. Mapyna nonqepinnmeT, TOpMilif OTBOCHTCH BEIM K

aninam mywcHoro nona.
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ortae «TosapHax» (Gregorian., 81), Tepmim c ampoimm pacnpocTpa-
Hennem Ha aanaAe cTpaHm (HaH npaumbHo OTMOTHJI CHpn5aH), npoticxo-

OT cxpu. ortak < Typ. (RJA, IX, 176) ".
solar At. «gymax» (Vircol, 88) «<cxpu. solar «upogarieg COJIH» (Vuk,

722; CADE, 1172) 45.

suman. u. *.nectum» (Gregorian, 81) «<expu. sumar (Vuk, 867; DLRM,
840) ; B BaHaTe Tepmtm nosmayeTcn umpoimm pacripocrpaireimem. (cm. ALE
s.n., napa 583).

Idau. «gaHH» (Gregorian, 81; Boceanti, 106) < cxps. 'iljko (DLRM,
900)46 *5paT maTepH» (Vuk, 801). Caouo 6so BanHcaHo H co anagemiem
«GpaT Tima» (ALR, I, HapTa 165), wolem,Ha» (ALE, I, HapTa 202) n *HHHH»
(Gilcescu, 124).

Hinfi «Tern» (Gregorian, 81), «l'enea» (ALR, I, HapTa 203, nyHHT,
840) < cxpn. itjna (DLRM, 901) *mena 6paTa maTepn» (Vuk, 801).

9. 0,IIEHCAA

opreg cp. «L'ami. meHcHoro HocTioma, Bb1WHT131r1 nepeTannt, nosnasma-
imuuticH caami» (Gregorian, 81) <cxpB. opreg (DLRM, 565; RJA, IX,.
109).

sti9m1 ate. ontettcHoe n.HaTbe spoge B11111111T0iI ro6mt» (Boceanu, 104)
<cxps. sulmja oo5Ha» (Vuk, 748). &mal-1y aie aanHcbmaeT H BapllaHT sumnä,
rite nyrem accrtmllannint g (c) nepe A n nepexogHT B rn, Hax ii caos° ovina
<ocnä; «Haropra» (cm. npnmep, rtpuBeHemtbitt Thiagemy, crp. 122)47.

10. 11ACTIf IIEJIOBEIIECROPO TEJIA

teme aic. «sepxmin qacrb ro:momio. «Cind copilul e mic temea ti e
moale ; pufitie cind i-o apesi cu mina td se intAreste cind zice piaträ».
(Roma pe6eHoH maaeHmutti, TemH y Hero mnrHoe; m'u HaHn1MaTb pyHoli
ono noikparnuaer n CTaHOBIITCH TBepgum, }coma pe5eHoH MOaieT cHaaaTh.
*Hamellb» (Boceanu, 105) 48; expe. teme «maRynnta» (Vuk, 759). Co anageHnem
*malgama» CJIOBO 5Na° aanncano lI B Banare; cp. ALE, I, 'cap% 5, lipiria' 9-

TeppuTopitaamme pacupocTpallenue Tepmilua cm. 13 ALR s. n., mapTa 15.
45 Han apxanam Tepmuu mommo 061,11C1111Tb trepe CT. CJI. solard (CM. TH1T1111,

cTp. 1455 14 Curn46an, cTp. 1219).
46 CM. H M. Sala, Termenii pentru unchi" duna Allasul linguistic román, a SCL,

V1/1955, .71 1-2, cTp. 145-146.
47 Cu. Aambuie a camal° trtmni < trdcni.
48 CM. u rperopFram (cTp. 81): teme vremn». 13 patione CTpexam MLI cabiulaall

M zipokrallomenue lana: denla copilului » (Tema peGemsa).
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11. PA3111DIE KOHRPETHblE 1101111T1111

pirpor cp . aa.rurrhtii BOJO1I yranh, ROTOphift Haaikyr Ha
mecro, yno.aoroe ruomem, gro5h1 pana He rHoimach» (Pa, 238) 49, «mo-
'Tag aaria Ha Kamm, B HoTopoil sanapintaeTcH 5e.ribe» (Gilcescu, 122)
<expa. prpor «aomt, aaairran amoii» (Vuk, 635). Tepmun 6im sarm-
can '4 co anageHttem onocrep ua coziomm, KoTopbin nporopaeT Otaelib 6b1erpo*
(Gilcescu, 122).

12. OTBJIVIEHIlblE 110MIT1111

Magri arc. «nmyinecTuo» (Gregorian, 80; Popescu, 358) < expu. blaga
(Rgnik, I, 601; MARX, 83). 3nagem1e «upon», «rrocrynon», aanricaHHoe
Phianecny B rOpate (cm. crp. 119) gm' pymhmenoro caosa gOaffimo
lipolICX0ABT OT nepuoro anagemiri.

pamet cp. «ym» (Boceanu, 100: «n-au parnet hici, degeaba ai fost
scoalä, («HeT y Te5H yma, Hanpacno Thi rumen B "unarm») Il eapHawr
parniit (Lexic, 49) <exp. pamet (Vuk, 502).

sietil die. Kflenp1411THocTi,», «aamewarenhcrim», «rope» (L. r., X (1961)
J' 3, cTp. 236)" <cxpa. steta «pgep6», «upe» (Vuk, 875).

taniinàosc. «flata» (Lexic, 32) ; «fiind taminI de adincg, apa ti se pare
cA e verde de adinefi » («raytionan Han mina, Bona naamach aeaenoti»)
(Popescu, 278) <expa. tama, tm,ina, tamnina (RJA, XVIII, 47, 62, 506-408).

znagri aic. «cima», «mouth» (Boceanu, 106)51; <n-ai znagA-n tine, pare
c. ai fi bolnav » (Hery B reGe mouni, 6yATo Thi &bumf); <expa. snag a (Vuk,
720; DLR111, 779). Burl aarnican iiBapuanT smug( (Gregorian, 81).

13. ICAI1ECTBA

grejnie np mt. «Herojtuhiii» (Lexie, 44) <expa. gr dnik «rpeilmmt»
(Vuk, 106).

guhav npua. «upbugeBaTbni» (Vireo', 86) expe. gubav
«npoitainemmiti» (Vuk, 109; Tiktin, 706; DLR1VI, 349). OT aToro upwiara-
Te.nhHoro o6paamia.moch Ha pymmucitoil Hoque flub:Iv-le ate. 6oaeanh
e 6oafitinami" no iricemy Te.my (Rildulescu-Codin, 125); cp . expu. guba
«nponaaa» (Vuk, 109).

4° C.TIOBO 6bLIO unman() B rOpBie
50 Cimino 6bmo aamicano B patiorie Typoy CeBepitil.
51 Cp. rt Tomectsy (cm. 30-311, maget AaeTcsi co 3naliel11iim1t: «Icapairrep»,

4COCTOJIliffe», ollmyulecTBoo.
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mirsav npurt. «xygoutaBmit, Tonutii, ottem, xygoii» (Ciausanu, 189;
ALRM, I, RapTa 96) <expB. mrfav «xygok (RoToptak rte TOJICT13111)* (386)

(Vuk, 386). CuoBo 6Biao atumcaHo B partoHe TypHy CeBeplut H co intacto-
HHem «HeagopoBBHA», RoTopoe 11p0HCX0AHT oTrrepBoro attatteHuft : «azi sint
-caut Mirsav, 11U pot iesi la lucru » (qCePOT(11}1 H Heagop OB, He moryT
Ha pa60Ty») (L. r., IX/1960/, Ni 5, cTp. 35).

nestasnic npurt. «HeyromoHmatt»,«HepeumTemumib (L. r. IX, (1960),
ZA 5, cTp. 35)52 H BapHaHT nestajnic «Heyromoimmit» B Topate (C.1-7., III
(1951), N',2 2, cal). 34) < cxpB. nestahan «Heyromommii» (Vuk, 433; DLRM,
531) mame pymBuictudi cyt4inic (c.naBHHcRoro upoHcxontgeHHH) -ic.

pogan npurt. «oxteHb aaBucTaHmAti», «c gepHok gymoft» san/imito
B ropate (c. v., II (1950), jr2 4, cTp. 37) < expB. pogan «Hawmmt», «upo-

(Vuk, 532).

siscav npurt. «mertemunAti» (Gilcescu, 123) <expB. §u§kati «Hierre-
..71HBHTB» (Vuk, 879; DLRM, 833).

14. AEUTB1111, COCTOIIHIM

buftilni, a (se) «cTam Toacmm H BH.I1b1M»; «s-a buftanit de atila somn
odihnä » OCTOJILHO urna H oTmaxaa, 11TO CTaJI TOJICTLIM H BHJ1111111»)

(Boceanu, 86); nporrexogHT Ha pymmficRoil 110,1Be OT ninfa. buftav «ToacTHit»53,
maptianTa OC bUtilV54, HOTOpEdi 11p011CXOTOIT OT cxpB. butav :«maclicrsrft*
.(RJA, I, 748; DA, 709).

bui «xubmyrB (o Boge)» (Vircol, 84; Gregorian, 80) ; «a buit apapinä,n
sat » («Boga xrnmyIa B ceao») (L. r. IX (1960), Nt. 5, cTp. 34) <cxpB.
bujati, COB. bujiti (Re'enik, II, 259)55.

crici 4110CTaBHTIo Ha EH», «HacTauBam» (Pasea, 15) «cRaaam» (Gre-
_gorian, 80), «HaBetnam» (Lexic, 48) <cxpB. kri6ati <<apHgam», arpegyrtpe-
ItHM» (DA, 906; CADE, 350).

cupi «notimam I1TO-TO, Roro-To Ha yanom npocTpaHose» (Lexic, 48) : «Pe
panduri i-au cupit räu turcii la munte » (TypRH nottmaJm HaH)ypos B ropax)
,(RAdulescu-Codin, 124), «L-a cupit in porumb nu mai scapä* («Ero noit-
maim B Ryitypyae, He y6eatuT») (Boceanu, 89); °Tuna HoHBHuoci. 11 aHa-
gemite «aaxBaTHTB», «BaxBaTHTB m'A», aarmcatmoe B paftoHe Tmpry
Mtny11 Ban je Apama (C. y., IV (1952), Ni 1, cTp. 34). B BoeBpaTHom

52 Teman.' 6bur °n'aman B paitone Typny Cenepnn.
53 CM. ALTI, II, cTp. 53, icapTa 106, nyiniT 2.
54 ALR, 11, napa 106, nynnT 29.
55 Cp. npnmep: oNad padaju k:§e, mnogobrojni potoci bujaju i namosc glete sclu o.
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amore OTOT maroa HmeeT BHattemm CTFITHBaTECH: «Firele pinzei se cupesc
dud cosi string » (41-111TH XOJICTa CTFITHBalOTCH, Horga IHI&1111) MeJMHMH CMIS-

Kamm) (Boceanu, 89). 13,ymbmcinte Tepmmtu npoHcxogaT OT cxpB. kupiti
4CO5HpaTL, cTnrnBam, CIEHMaTID», 4CO5Hpam B KM» H 0 T kupiti se
«genam c5opitH» (DA ,997; CADE, 369). B13IJIH BartHcaml H 1IpOHEIB0gHEIC
cHoBa Ha pymbnicHoli notme cupiturfi «cup ara» (C. v., IV (1952), Ni 1, crp . 35)
M cupit, npH.11. «myna»: «n-am vazut om cupit co unchiul tau» (411 He
BHgea Tattoro cnyrtoro HeaoHena, Hatt ma' gaga») (Boceanu, 89).

dogodi, a se «Haxmlimeft», «Nu s-a dogotit pinä acum »«o CH%
nop He HaxogHacH» (Vireo', 85)<cxp-B. dogoditi se «cayHamcH» «HaxogxmcH»
Vuk, 132).

lutui «roBoptim HyCTERH», 40JITaTE», 613.1J10 aanHcaHo TOJILEO B

pailoHax Tmpry »uy H Bag ye Apama (C. v., IV (1952), NI 1, cTp. 35)
<expB. ludovati, nac. Bp. ludujera (Vuk, 346).

a se «HageHrhca»: «Ma nadaiam i eu c-o s, iese ceva din el »
(«H HagefmcH, HTO Ha Hero xrro-HH5y)t. BLIftgeT») (Boceanu, 97) <expB.
nadati se (Vuk, 397). TepmHH 5101 BanHcaH 'untrue co BHatteHHem 41101111-
mam»: «io nu nu ma nädii ce-o fi, tu te nadii» («H He nommalo, IITO no
Tame, mi nomnuaeum?») (Vireo", 87).

nilpusti «HORIIHyTE» (Gilcescu, 122) <expB. napustiti (Vuk, 416).

°pray' «HoHHam, aanaHHHBam» (Lexic, 49)56 «exp. opraviti «Hcnpa-
MITI)» (aaHoHHenHoe geitemlle); cp. Vuk, cTp. 478.

pogodi, a se qyCJI0BHTLCH»: ««Ne-am pogodit s5 plecam diseara »
(«Mia ycznumaticb noexam cerogHH BeHepom») (Boceanu, 100) <exp. po-
goditi se «comacHmcn» (Vuk, 533; DLRM, 636). Tepmne 5Lia aanucaH
TaH2He CO aHaHeuHem 4CTOBOpIITIDCH (Tanuo COBeT0136TLCH)»,

(Ciausanu, 201).
tirpi «Tepnem» ( Gregorian, 81) < expB. trpeti, Ham Bp. &pint (Vuk, 776).

trim' «BagporHym» (Boceanu, 105; Lexic, 57) <cxpB. trgnuti se (Vuk,
770) ; B ropate 6Bum aamicama BapHatrmt: trämni «BagporHym BO cite»
(Gileescu, 124), trimni «HcHyramcn» (Lexic, 47)57.

zfitfirl <cyHHtITOIKIITL», 40I1yCTOIIIHTL» (L. T., VIII (1959), Ni1, op. 64)
<cxpB. zatirati (Vuk, 204; Scriban, 1432).

" Tepidun 6mn aanHcan B patione Typify CenepHH.
B BaHaTe neTpegaeTen n napHanT tra-grai (cm. ALR II, HapTa 223), 6oaee 6anaHnit

sc cep6oxopnaTcnomy cm:my.
B cepOoxopnaTeitux ronopax Ha BaHaTa ynoTpe6.nHeTen raaron zatarati HacT.

zataram #paapyuniTb», IfT0 arnne 0613FICIDIeT C TO'n{11 apemin tloopmbi
pymbnicHnii Tepmlln.
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19 CEPEOXOPBATCHHE 3AHMCTBOBAHHH B OHTEHHH 465

4. CJI0Ba eep5oxopHaTeHoro HpouexontAeHHH B OHTeHHH He HmeioT

43gHHaHoeoro paenpocTpaHeHmi 61; mum, He6o.inauoe HoJamecTso DTHR

CJI0B H0J1b3yeTCH Heeo6HAHm ynoTpe6aeHHem B 3T0ii 06J1aCTH. BOJIMHHH-
CTBO MX cocpegoToReHo B aanagHort H B cesepo-aanagHoii gam% OJITeHlill
(eTapiile yemm ropm, Mexemumb H, qaeTHImo, Bmaqa), T.e. Hgo.nb BOHM CO-

111:114KOCHOBeH1T 6aHaTeHero AllaaeHTa e roHopamx ORTeHHH.

41 CM. isarm AiNt 2, 3.
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MATTRES ORFÈVRES DE KIPROVAC EN VALACHIE,
AU XVII' SIÈCLE

par DM GIURESCU

Kiprovac (Ciprovci) est un centre connu pour le travail des métaux,
des métaux précieux 1. en particulier, situé dans- le nord-oue-st de la Bul-
garie, à environ 60 km du Danube, qui a entretenu des rapports constants
avec la Valachie. Les documents en font mention à partir de la première
moitié du XVII' siècle, ces rapports continuant pendant presque deux
cents ans.

On trouve une première information dans la lettre de Mathieu
Basarab, qui recommande à un prélat catholique, le 19 juillet 1637, son

homme de cour », de noble famine, Francescus Marcanici de Kiprovae
qu'il a envoyé pour faire venir de Rome en. Valachie, un maitre imprimeur,
connaissant les lettres cyrilliques. A son tour, Marcanici conseillait « mon-
seigneur Ingoli » de saisir cette occasion pour tenter d'attirer le volvode
roumain A, la politique du Vatican ; ainsi « Phomme de cour u de Mathieu
Basarab n'oubliait pas de soutenir la propagande catholique au nord du

1 Pour des informations sur Kiprovac aux XVII° XVIII` siècles ou sur le; ceuvres
se trouvant dans les musées de Bulgarie ou de Yougoslavie, voir C. Jirecek, Geschichte der
Bulgaren, Prague, 1876, p. 400 et 463-465; W. N. Slatarski, Geschichte der Bulgaren, II Teil.
Von Beginn der Tarkenzeit bis zur Gegenwart, Leipzig, 1917, P. 29-31; Filow, Geschichte
der bulgarischen Kunst unter der tarkischen Herrschaft und in der neueren Zeit, Berlin und
Leipzig, 1933, p. 4 et 43; M. Romanescu, Argintdria la bantifeni §i la romdnii balcanici tn
veacurile XV I XV III, dans Revista IstoricA RomAnA *, XIXII, 1942, p. 95-136 -I- XIV
planches ; Bojana RadojkoviC", Enamel Crosses of the 16th and 17th century, dans Muzei prime-
nene umetnosti *, n° 1, Belgrade, 1955, p. 53-86; P. Gonstantinescu-Iasi, Studii istorice
romdno-bulgare, Bucarest, 1956, p. 11. Pour la bibliographie bulgare sur les artisans de Kiprovac,
consulter Sofia Gueorguevna et Velizar Velcov, Bibliographie de l'archéologie bulgare, Sofia, 1957.

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., II, 3-4. P. 467-510, BUCAREST, 1964
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468 DINU GIURESCU 2

Danube 2 Au milieu du XVIP siècle Kiprovac envoyait des prétres pour
les églises catholiques de certaines villes valaques, tandis que les moines
de Kiprovac, de Pordre des minorites observantins, qui se trouvaient au
cloitre de Cimpulung, recevaient, le 20 mai 1656, un acte de confirmation 3.
Toujours un franciscain, Grégoire de Kiprovac, devient le confident
de Mihnea III Radu ; propagateur du catholicisme, tout comme
Marcanici, il portera au pape Alexandre VII, en 1659, la lettre par laquelle
le métropolite Ignace de Valachie promettait, chargé sans doute par le
volvode, l'union avec Rome, en dernandant en mkne temps la nomination
de Grégoire Tomassi, un autre conseiller du voivode, comme « évéque
latin ». Les tentatives n'eurent pas de succès ; elles dévoilent cependant
un aspect intéressant de la présence des catholiques de Kiprovac aU nord
Au Danube 4.

Les informations sur leur rûle dans le commerce valaque sont cepen-
dant plus nombreuses. Quelques marchands de Bucarest, originaires de
Kiprovae, donnent de l'argent pour la reconstruction de l'église catho-
lique, sous le second règne de Grégoire Ghica (1672-1673) 5.

En 1688, le voyageur Del Monte évalue leur nombre, dans tout le
pays, à plus de 100; ils payaient plusieurs impôts au Trésor, en plus des
droits de douane 6. Après Pinsurrection de Kiprovac et des centres avoi-
sinants contre les Tuns, en 1688, de nombreux habitants de la vine pas-
sent le Danube gelé et s'établissent en Valachie, surtout en Olténie ;

.certains parviennent méme en Transylvanie et ménae plus loin 8. Nous trou-

2 Eudoxiu Hurmuzalci, Documente privitoare la Istoria Romiinilor, Ville vol., Bucarest,
1894, P. 461-462, n° DCLVI, lettre de Marcanici du 10 aotlt 1637.

3 Un pram de Kiprovac, ayant fait ses études en Pologne, officiait a l'église des fran-
ciscains de Tirgoviste ; les catholiques de Clmpulung avaient des prétres venus toujours de
Bulgarie, mais parlant le roumain ; voyez le récit du voyage de l'évéque de Sofia, Pierre
Bogdan (Deodato), en Valachie en 1653: N. Iorga, Istoria Ronminilor prin cdldtori, He vol., 26
.éd., Bucarest, 1928, P. 15-16 et N. Iorga, Studii si documente, lerIIt vol., p. 278, n° 10.

4 N. Iorga, Istoria bisericii romeinesti, ler vol., 26 éd., p. 413. La lettre du métropolite
Ignace au pape Alexandre VII, dans Harmuzaki, V, 2, p. 73, n° CXI. Ignace, connu aussi
sous le nom de *le Serbe *, a été métropolite entre 1652-1656; II est resté en Vaiachie
jusqu'à sa mort (en décembre 1662); il a soutenu la politique antiottomane de Milmea III
Radul ; voir N. Serbanescu, Mitropotilii Ungro-Vlahiei, dans Biserica ortodoxa romana *,
1959, LXXVII` amide, n°4 7-10, p. 776-778.

lonescu-Gion, Istoria Bucurestilor, Bucarest, 1899, p. 229, cf. note 4.
Magazinu Istoricu pentru Dacia *, Ve vol., Bucarest, 1847, p. 63-64; N. Iorga,

lstoria bisericii romdnesti, I" vol., 24 éd., p. 415. En jugeant d'aprés la somme payée au
Trésor (cf. infra, note 12), le chiffre de 100, donné par Del Monte, est probablement
inférieur à la réalité.

7 Le rapport de Haan à la Chambre aulique, le 17 novembre 1719 publié par
C. Giurescu Material pentru Istoria 011eniei sub Austriaci, let vol., Bucarest, 1913, p. 399-400.

8 C. Jirecek, op. cit., p. 463-464; M. Romanescu, op. cit., p. 120; P. Constantineseu-
Ia§i, op. cit., p. 11.
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3 MAITRES ORFEVRES DE KIPROVAC EN VALACHIE 469

-v-ons un écho de ces événements dans un acte de Constantin Brincoveanu
du 2 avril 1691, par lepuel il octroie aux Bulgares de Kiprovac le droit
de faire du commerce et réduit leurs impôts de 400 A, 250 ducats par an,
en les exemptant de toute autre obligation 9. cette occasion, on rappelle
les actes semblables du « Voivode Radul »1°, d'Antoine de Popesti (1669
1672), de Grégoire Ghica (1664-1667 et 1672-1673) 11, de Gheorghe
Duca 4673-1678) et de $5 erban Cantacuzène (1678-1688) : ils prouvent
la présence des Bulgares de Kiprovac en Valachie, dans la seconde moitié
du XVII' siècle. En l'année fiscale 1696-1697, la corporation des mar-
chands de Kiprox ac contribue avee 2 200 ughi (3 300 thalers) aux impôts
du Trésor 12; le commerce la vente des marchandises en détail ou celle
du poisson demeure leur principale occupation 13, confirm& au cours
flu XVIII' siècle, particulièrement dans les vines de Craiova,

Ocnele Mari et Argesh. Au commencement du XIX' siècle, en sep-
tembre 1820 et le 10 mai 1821, deux licences sont délivrées à la 4 corapa-
guie » des marchands originaires de Kiprovac de Rlinnicul Vilcii ; leur nom-
bre est cependant restreint, la majorité dans la corporation appartenant
maintenant aux marchands roumains 14.

Si ces aspects sont en partie connus, en revanche l'activité artistique
de certains orfèvres de Kiprovac, en Valachie, n'a pas encore été étudiée 13.
Deux ceuvres d'orfèvrerie travaillées par des artisans de Kiprovac
nord du Danube ont été conservées : une reliure de manuscrit (1642) et un
kivotion pour le monastère de Tismana (1671) ; elles ont inspiré, en partie,
deux autres ceuvres : un reliquaire donné à Tismana toujours en
1671 et le kivotion de Snagov de 1673-1674, dus A, des orfèvres

9 Publié seulement en traduction allemande dans o Arhivele Olteniei o, 1936, XV,
juillet-décembre.

19 L'acte ne précise pas de quel voIvode Radu il s'agit ; il peut dtre question de Radu
Milmea, de Radu Serban, de Radu I1ie, de Mihnea III Radu ou de Radu Leon.

11 Dénommés dans l'acte de 1691 t le prince Antoine o et le prince Grégoire o.
12 Les marchands de Kiprovac patent 9 impats : Condica de venituri ci cheltuieli a

vistieriei 1694-1704, Bucarest, 1878, P. 251-334. Cf. Ionescu Gion, Istoria Bucureftilor, p. 454.
13 s L'ordonnance sur le commerce de (Wail * et o l'Ordonnance sur les imp8ts it payer

par ceux qui ont des propriétés au bord des lacs et des marais o dans Dinu C. Giurescu,
Anateflerul. Condica de porunci a vistieriei lui Constantin Brincoveanu, n°° 40 et 13, dans

Studii i Materiale de Istorie Medie o, ve vol., Bucarest, 1962.
Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. manuscrit roumain n° 245, f. 29 et ms.

roum. n° 261, folio 43-44.
14 Sur l'orfévrerie travaillée par les artisans de Kiprovac au sud du Danube, voir :

Filow, op. cit., P. 43 et les planches 32 b et 33 b; M. Romanescu, op. cit., p. 122 et 125 et
les planches VII, VIII a b, X et XI; Bojana Radojkoviè, op. cit., p. 1, note 1.

C. 819
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470 DINU GIURESCU 4

anonymes. Ces quatre ceuvres font l'objet des développements qui
suivent.

I. La première ceuvre d'orfèvrerie de 1642 due aux artisans de
Kiprovac est la reliure d'un manuserit calligraphié par Silion Rusin au
Monastère Dealu 16. .A.0 recto, on volt, au milieu « La deseente en enfer »,
entourée de 16 médaillons les apôtres et les symboles des dvangélistes ;
au verso, au centre, « l'Ascension » avec 13 médaillons marginaux, repré-
sentant « l'Arbre de Jésée ». Les deux faces out des bordures à motifs
floraux sur fond émaillé (fig. 1)17.

Deux inscriptions A, l'intérieur des couvertures rappellent les noms
du maltre orfèvre et du donateur. La première indique le nom de « itImicrpt,
*panto mdlIKAHHHii G<T> Kimpottaud), le même, croyons-nous, que le conseil-
ler et « homme de cour 8. de Mathieu Basarab 18.La seconde indique le
nom du métropolite Théopltile iliirrp0110411T t TIO4SHAk Srp011ititWItE SENIAE 513H

(7150-1642) qui a commandé et payé l'ouvrage, en en faisant ensuite
don au monastère de Bistritza 1°. Le livre est demeuré ici jusqu'à
la sécularisation de 1863, date it laquelle il est entré dans le patri-
moine du Musk National d'Antiquités ; aujourd'hui, il se trouve au
1VIusée d'Art de la République Populaire Roumaine 28.

L'iconographie suit la tradition byzantino-slave Marcanici, quoi-
que catholique, a travaillé sous la surveillance directe de théophile. C'est
ainsi que « La descente en enfer » reproduit, avec certaines simplifi-

16 Se trouve au Musée d'Art de la Republique Populaire Roumaine, Secteur d'art
féodal, n° inv. 801 ; dimensions 22,3 x 15,6 cm.

27 Les clichés du present article appartiennent à l'archive du Aimee d'Art de la Repu-
blique Populaire Roumaine et ont été executes par Irina Ghidali.

" Voir plus haut p. 517-518. On connait plusieurs de ces maltres artistesse trouvant
la cour des volvodes roumains ; ainsi s Torna le Peintre de Suceava s s'intilule lui-mème

dans la lettre envoy& aux habitants de Bistritza en 1541 l'homme de cour de son Altesse
le voYvode de Moldavie Pierre * (Rares) ; Michel le Brave envoie son peintre Mina, a Venise,
pour différentes affaires ; un autre peintre, Nicolas le Grétois, devient après le meurtre de Michel
le Brave, le partisan de Radu Serban voir Stefan Metes, Zugravii bisericilor romdne,
p. 44-45; 30-31, 113-114.

" Théophile a donne son appui sous Mathieu Basarab it la creation des deux impri-
meries de Govora et de Dealul N. Serbilnescu, Mitropoli(ii Ungro-Vlahiei, p. 774-775.
Au monastere de Bistritza, il a ad supérieur de 1610 a 1619; en 1611, il a cache les vases
sacrés en argent et en or du monastère lors de l'invasion de Gabriel Bathory en Valachie.

Pour cette reliure, voir : a) Gr. G. Tocilescu, Catalogui Muzeului Nalional de Anti-
chitel(i din Bucuresti, Bucarest, 1906, p. 144 (la date est inexacte, 1682 au lieu de 1642; le
nom du maltre orfèvre est Marcanini *). b) V. BrAtulescu, Miniaturi si manuscrise din Muzeut
de Arld Religioastt, Bucarest, 1939, p. 108-109 et planches LXIVLXV (la description en
detail de la reliure et sa reproduction). c) Catalogul expozitiei de argintdrii, broderii §i tesilturi
din Tara Rom-incased, secolele XVIXVIII, Musée d'Art de la Republique Populaire Rou-
maine, Bucarest < 1956 >, photographie n° 46.
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F:g. 1. La reliure travaillée par Franco Marcanici de Kiprovac ; sur la couverture de droite, en bas, dans un
enganche, la date 1642.

www.dacoromanica.ro



21 Voir aussi les peintures de Cozia, Stlinesti, Ostrov (de Cillimilnesti), de l'église
princière de Tirgoviste : I. D. Steifineseu, La peinture religieuse en Valachie el en Transyl-

yank, depuis les origines jusgu'au XIX' siécle, Paris, 1932, P. 74, 98, 113, note 6 et les planches
50, 69, 83 et 84. Voir aussi les peintures de Popautzi, Bãlineti, Moldovita I. D. Stef5nescu,
L'évolution de la pcinture religieuse en Bucovine depuis les origines jusgu'au XIXe siécle, Paris,
1928, p. 196-197 et les planches I, II, V/1, V/2, VI/1 et XVI/2. Du meme, Nouvelles recherches,
Paris, 1929, p. 93-96 (explication du theme iconographique). Voir aussi V. Bratulescu,
Elemente profane In pictura religioasel, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice e, 1934,
XXVII année, 80e fascicule (avril-juin), p. 59, fig. 18 ; Talbot-Rice, The beginnings of christian
art, London, 1957, p. 195; L. Réau, Iconographie de l'évangile, II, p. 2, Paris, 1957, P. 531
534 ; cf. Dinu C. Giurescu, Contributii la studial broderiilor de la Trei Ierarhi, Mitropolia
Moldovei e, 36, 1960, es 3-4 (mars-avril), p. 223-225.

22 Its sont désignés sur la reliure par leurs initiales : it gauche de la scene centrale,
Pierre, Jean, Andre, Thomas, Philippe, Simeon ; à droite, Paul, Mathieu, Jacob, Jacov,
Bart holomé et Tadée.

23 A l'exception de Pierre qui tient une petite église et Philippe qui tend seulement
les mains.

24 Le grand rideau de ratite] de Putna avec les portraits de Bogdan III a les scenes
encadrées dans des medallions semblables, formes par une tige : O. Tafrali, Le trésor bgzantin
el roumain du monastère de Patna, Paris, 1925, p. 45 et les planches. Le meme motif est repris
dans le grand rideau donne au monastère de Slatina, en 1561, par Alexandre Liipusneanu
et sa femme, la princesse Ruxandra : M. A. Muzicescu, Broderia in Moldova In veacurile
XV XVIII, Sludii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S. e, Bucarest, 1958, fig. 10, 12
et 13 et p. 159-164.

23 A Voronetz, les prophetes ,sortent du calice d'une fleur portée par une tige qui
forme des medallions. A Hlincea, darts i l'arbre de Jésée e, le méme procédé, excepté l'absence
de la fleur de l'inlérieur de chaque medallion : I. D. Stefrtnescu, op. cit. (v. plus haut,
note 21), planches 43 et 58/1.

472 DINU GIURESCU 6

cations, les peintures des fondations pieuses des Pays Roumains 21 (Fig.
1). Les apeares et les évangélistes 22 quoique ayant les mêmes visages
s'inscrivent, par le costume à Pantique, ayant à la main un rouleau
ou un livre 23, dans la méme tradition à laquelle se rattachent également
les représentations iconographiques de la seconde couverture, où, ce-
pendant, tous les devanciers de Jésus, sans distinction, portent la cou-
ronne et le sceptre. Nous ferons remarquer, en mème temps, une influence
« moderne » dans Pinterprétation des costumes : la tunique fermée avec
des boutons, portde par les personnages ce,ntraux de la seconde
couverture.

Marcanici a travaillé la reliure en argent avec des motifs gravés,
en partie émaillés, avec des appliques de turquoises et de pierres vertes
aux coins des faces et sur les fermoirs (Fig. 1).

Les ornements occupent une place plus réduite dans l'ensemble de
l'ouvrage, les figures tenant la première place. Sur les deux couvertures,
une tige avec des grappes forme des médaillons dans lesquels les person-
nages sortent du calice d'une fleur. Le médaillon ayant une fleur à Pinté-
rieur et servant de cadre aux différentes représentations, connu en bro-
derie 24 et en peinture 25, ne se retrouve pas comme tel dans Porfèvrerie
des Pays Raumains, où les scènes marginales des reliures, des XV° et
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7 MAITRES ORFEVRES DE KIPROVAC EN VALACHIE 473

XVIe siècles, sont encadrées par des cassettes rectangulaires 26 OU par
des arcades sur colonnettes 27. On le retrouve cependant dans les illustra-
tions des livres ; par exemple dans l'évangéliaire slavon imprimé A, Lwow,
en 1636, sur l'ordre du métropolite de Kiev, le roumain. Pierre MoviU,
la page du titre a le cadre pareil A, celui de la garniture de 1642 : des tiges
h grappes, formant deux rangées de six médaillons, avec un personn.age
sortant d'une fleur 28. En utilisant done les thèmes iconographiques
traditionnels, Franco Marcanici a employe une nouvelle « mise en page »,
reproduisant Pillustration des livres de l'époque. A l'extérieur, chaqhe
face de la reliure est bordée par le motif de la corde tordue et par une
bandelette avec de petites feuilles et fleurs enfilées sur un fond émaillé,
alternativement, en vert foncé et en vert clair (fig. 1), tandis que le fon.d
fleuri de la « Descente en enfer » rappelle certains motifs de Part décoratif
oriental, coimus par Porfèvrerie balkanique et roumaine déjà au XVI°
siècle 29.

26 Par exemple, la reliure avec les portraits de Mircea Ciobanu et de la princesse
Chiajna, donnée au monaslere de Tismana en 1566: Musee d'Art dc la Republique Populaire
Roumaine. Catalogul expozifiei de argintdrii, broderii qi fesdluri din Tara Romdneascd din secolele
XVIXVIII, Bucarest <1956> (fig. 43).

27 Aing, la reliure (lu manuscrit de Nicodeme : Sp. CegAneanu, Obiecte bisericesti,
Bucarest, 1911, p. 44-46 et fig. 18; T. Voinescu, Argintdria In colec(ia de arid medievald
din lezaur, s Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S. *9 Bucarest, 1958, p. 60-61 et fig. 2.

Le système d'encadrement des scenes marginales par de simples medallions ovales
a été employ-é egalement pour certaines reliures, telle celle du mois de mars 1598 travaillée
aux frais de Jérémie MovilA ; cependant, les medallions sont ici entourés d'une simple ligne,
sans grappes A l'extérieur et sans une grande fleur A l'intérieur, comme celles de la reliure
de Marcanici ; M. Beza, Urme romdnesti In Rdsdritul ortodox, II` éd., 1937, p. 9-10 et la
figure de la p. 7; le meme systeme des medallions marginaux a été employe A la reliure
qui recouvre le manuscrit calligraphié et illustré par le métropolite Luca de Valachie en 1616:
A l'extérieur du medallion soht gravées quelques feuilles ; la reliure se trouve A Jerusalem l
M. Beza, op. cit., p. 24-25 et les reproductions des pages 20, 76, 78. Nous devons signaler
le fait que la reliure travaillée par l'artisan de Brasov E.I.V. et donnée par Serban Canta-
cuzene, en 1681, au monastère de Cotrotcheni, exposée maintenant A Mogosoaia, reproduit
A l'exception des scenes centrales et de certains details d'exécution la reliure de Jerusalem
avec le manuscrit date 1616; il est possible que les deux orfevres, celui du commencement
du XVII` siècle et E.I.V. de Brasov, aient eu un méme modele, quoiqu'il soit plus probable
que la garniture du manuscrit de 1616 ait été exécutee A la fin du XVII` siecle par le !mime
E.I.V., étant parvenue ensuite A Jerusalem !

29 Le livre a circulé dans les Pays Roumains : un exemplaire se trouve au Musée d'Art
de la Republique Populaire Roumaine Secteur d'art Nodal, n° inv. Tp 77; la gravure se
retrouve aussi dans l'édition de 1644. Un procédé decoratif intermédiaire se trouve a un evan-
géliaire grec imprime A Venise, en 1614: la tige A grappes s'enroule sur deux colonnes, en for-
mant deux medallions, A la base et au chapiteau ; cet exemplaire a également circule dani
les Pays Roumains. Le Musée d'Art en a un exempiaire, n° inv. Tp 62.

29 Voir : a) le verre donne par le sieur Arsenic au monastere de Tismana dans la seconde
moitie du XVI` siècle : Dinu Giurescu, Opere de argintdrie din Tara Romdneascd In secolele
XIVXVI din colecfia llluzeutui de Artd al R. P.R., Bucarest, 1962; b) la reliure avec les por-
traits de Mircea Ciobanu et de la princesse Chiajna de 1566 ibidem ; c) le bol donne par
Dobre Popov date du 20 juin 1579: Sp. CegAneanu, Obiecte bisericesti, p. 48-51. Toutes
ces oeuvres appartiennent au Musée d'Art de la Republique Populaire Roumaine.
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Fig. 2. Le kivotion des maltres de Kiprovac Iacov et Marco, travaillé pour le monastere
de Tismana en 1671. Argent doré, grave et en partie ajouré.
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La tomposition de Marcanici est équilibrée ; elle maintient un rap-
part harmonieux entre les médaillons marginaux et les scènes centrales.
L'effet plastique est renforcé par le relief prononcé des figures, tandis
que les reflets dorés des surfaces sont encadrés par le coloris discret de
l'émail et des pierres vert-bleuâtre Bern:es dans l'argent. Dans la plastique
des représentatións on retrouve des traits communs aux orfèvres des deux
rives ,du Danube : la simplification des contours et des traits, l'uniformi-
:sation des expressions, la rigidité de Pattitude et parfois la disproportion
,des parties composantes des corps 30

II. Le second ouvrage dCt à Iacov et Marco, orsfèvres de Kiprovac,
date de 1671. 11 s'agit du kivotion du monastère de T ismana, qui repré-
sente une église au plan tréflé, avec porche, pronaos, nef, autel et quatre
tours; un bandeau médian divise en deux parties ces facades ornées de
nombreuses gravures ; des fleurs et des feuilles décorent le socle, le cordon,
la corniche, la base et le tambour des tours (fig. 2) 31.

Deux inscriptions, gravées dans le métal, nous indiquent les arti-
:sans et les donateurs : wT POM(AECTRA) K(pRCTO)11.1 ¡Ore.& fitIECT X2ISHRT% KrWTIlt

ApAmvp-ko aPtailiTrit ir« Depuis la naissance clic Christ 1671. Ce saint
.kivotion dram d'argent 963 »32 et plus bas « NA 1671 33. MESCTRI
.ZLATARI LA.COV I MARCO OD CHIPROVAC» 34 (fig. 3-4). La seconde
inscription a la teneur suivante: « Ce kivotion du saint monastère de Pis-
mana, a été fait par le supérieur Petronie le tout avec l'argent (le métal)
.et la dépense du monastère, sous le règne du voivode Io Antonie et sous
l'archiépiscopat du très saint Théodose ; ispravnic archidiacre Nico-

s° Ainsi, dans la Descente en enfer *. Des médaillons formés par une tige, ayant
l'intérieur une fleur qui porte un personnage et des grappes à l'extérieur, se retrouvent éga-
llement sur la reliure travaillée en 1657 par l'orfevre serbe Mihaljo Trebinjac ; Dr Ivan Bach,
Bojana Rodojkoviè, Durdica Comisso, Le travail artistique des métaux des peuples yougoslaves,
,au cours des siècles, I" vol., Belgrade, 1956, fig. 56.

31 Se trouve dans le patrimoine du Musée d'Art de la Republique Populaire Roumaine,
secteur d'art féodal, n° inv. M. 1447. Les dimensions maxima de la base 26 x 17,6 cm ;
lhauteur maximum : 29,5 cm (y compris la croix 34,3 cm) ; poids 2844 g.

32 963 dram = 3062-3110 grammes (en calculant 1 dram 3,18-3,23 grammes, v.
Dic(ionarul limbii romcine moderne sub vocc). La différence par rapport au poids indiqué
la note 31 s'explique par l'absence de certaines croix en 1958, lorsque le kivolion a 0.6 consolidé ;
.après 1958, les croix ont 0é refaites, comme on le voit à la figure 2.

33 Probablement : e En l'année 1671 s. Les mots e Depuis la naissance du Christ * sont
-en langue -slavonne, le reste en roumain.

34 Dans l'ancienne langue roumaine le zldlar n'était pas seulement l'orpailleur, celui qui
-extrait les paillettes d'or dans le sable des cours d'eau, mais aussi l'artiste qui forgeait les objets
-en métal précieux (orfevre). C'est dans le méme sens que nous trouvons le mot zldlar dans
gme lettre de Radu Paisie (voivode de 1535 A 1545) oil un orfevre de Transylvanie apparaft
.sous ce nom : Gr. G. Tocilescu, 534 documente slavo-romdne, Bucarest, 1931, p. 349-350,
m° 358.
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&me, en Vann& 7179 » (1671) 35. Petronie a été supérieur du monastère
de Tismana entre 1667 et 1673 36 C'est sur son ordre et à ses frais qu'&
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Fig. 3. Inscription gravée sur le kivotion de Tismana, indi-
quant la date el le poids de l'ouvrage.

Fig. 4. Inscription gray& sur le kivolion de Tismana : les
noms des orfèvres.

été écrit, toujoun en 1671, un exemplaire du roman « Varlaam i Ioasaf »..
Il avait été proposé, en 1668, parmi les trois eandidats pow.' le s'iège

36 Voir l'inscription en roumain sur les gravures reproduites dans les figures 5, 6 et 7.
36 Le 30 octobre 1666 c'est l'archimandrite Basile qui est supérieur (Archives de-

l'Etat de Bucarest, Monastère de Tismana, XI/12). On trouve le nom de Petronie pour la
première fols le 12 mars 1668 (ibidem, manuscrit 329, f. 164 v.) : il a donc été élu supérieur
en 1667, ou au plus tard en janvier-février 1668. II occupera cette fonction jusqu'en 1673
le 23 avril il dirige encore le monastère (ibidem, f. 655 verso); le 12 janvier 1674 on trouve-
un nouveau supérieur, Nicodème (ibidem, f. 46-47), probablement le méme que celui dont
on parle dans l'inseription du kivotion. En 1678, on parle de nouveau de Petronie (Al. $te-
fulescu, Mandstirea Tismana, p. 155-156). Nous ne saurions dire s'il s'agit toujours du supérieur
des armies 1667 1673.

476 DINTJ GIURESCU 10.
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Fig. 5. Le kivol ion de Tismana : gravure repr6sentant la naisance
de la Vierge.

de métropolite de Valaeliie 37. La mention de P« ispravnie ne manque
pas d'intérAt : il avait la charge de tout Pouvrage, surveillant et dirigeant
les artisans ; sa pr4senee est ainsi signalée pour Pexécution des ceuvres

37 Al. Stefuleseu, op. en., p. 126, note 1 et 156, note 2 ; N. Serbilnescu,
Ungrovlahiei, p. 780. Thíodose, dont on parle dans l'inseript ion du kivolion a été deux fois métro-
polite de Valaehie, entre 1668-1672 et 1679 1708 : N. Serb5nescu, op. cit., p. 779-781 et 784.
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Fig. 6. Le kivotion de Tismana : gravure représentant la Dormition de la Vierge.

dkoraff ; on trouve des exemples semblables aussi bien en Valachie
..queau sud du Danube 98.

Le hivotion est demeuré dans le patrimoine du monastère de Tis-
mana jusqu'à la première guerre mondiale ; il en est fait mention dans les
inventaires. Sa première description se trouve dans les inventaires de
1735 et de 1740 39. Neuf ans plus tard en 1749 l'objet donné par
Petronie sera mis en gage A, Craiova, chez « Mico le richard », pour de
l'argent emprunté par la direction da monastère : on n'en connait pas le
montant, car la note précise : « la dette n'est pas calculée, pour qu'on

38 C'est ainsi que pour la reliure de livre donnée le 18 janvier 1647 par Mathieu Basarab
au monastère Dragomirna (région de Vrancea-Moldavie) a été ispravnic Nicolas, le seer&
taire du Trésor, qui habite le village nommé Sariicinesti dans le district de VIlcea La reliure,
.ceuvre d'un mailre orfèvre roumain, se trouve dans le patrimoine du secteur d'art féodal du
Musée d'Art, n° inv. Tp. 78. Au sud du Danube sont également signalés les 8 ispravnic * pour
les ceuvres d'orfèvrerie. La croix ornée par l'arlisan Nedelcu de Kiprovac pour le monastére
Hopovo, en 1658, a eu pour ispravnic *le supérieur adjoint Neofit Mihail de Sabatz et l'orfèvre
Sreten ; de méme le kivotion du monastère Ravanitza, de 1705, de l'orfèvre de Kiprovac
Nicolas Nedelcovici, a cu pour 11 ispravnic le moine Etienne ; voir M. Romanescu, Argin-
tdria la bandieni gi la ronuinii baleanici, p. 122 et 125.

Inventaires du 9 septembre 1735 et de 1740 : Archives de l'Etat de Bucarest,
,MonastCre de Tismana, XCVI/3 et XCVI/129.

478 DINU GIURESCU 12
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Fig. 7. Le kivolion de Tismana : gravure représentant l'Annonciation.

:sache quelle somme reste encore à payer ". Les choses finirent par
s'arranger et le kivotion fit retour au monast?_.re. Plus tard, à cause de

« insurrection » qui avait éclaté en 1788, les joyaux de Tismana furent

" Les inventaires des 1" f6vrier et 18 novembre 1749 se trouvent également aux
Archives -de l'Etat de Bucarest, 14Ionastère de Tismana, XCVI/12.
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enterrés par le secrétaire Philarète et l'intendant Jovan, dans un endroit
connu par eux seuls. Parini ces objets se trouvait aussi le kivotion «repré-
sentant l'église, avec des figures gravées et dorées, par endroits un
peu abimé * (sans doute it cause des pérégrinations antérieures). Les
joyaux sont restés enterrés plusieurs années ; en. 1795, quoique la guerre
f ¡It finie depuis trois ans, ils se trouv'aient encore au même endroit, de
peur des voleurs qui, auparavant, avaient attaqué le petit monastère de
Cioclovina, qui se trouvait asSez près de l'endroit où étaient cachés les
joyaux 41. De telles craintes étaient entièrem.ent justifiées : dans les cir-
constances troubles de la seconde moitié du XVIII' siècle les voleurs
&talent devenus beaucoup plus audacieux et plus nombreux. Est significa-
tive la plainte adressée au voivode .Alexandre Ipsilanti par le supérieur de
Tismana le 16 mai 1775, relatant que le monastère avait été pillé de
l'argent et des biens déposés par les marchands et les boyards : les moines
ont été frappés b. coups de « massue » et avec le dos des sabres, le supérieur
a été mis à genoux, on a fait semblant de le tuer, pour intimider, et un
« moinillon », après avoir été déshabillé et frappé « it coups de massue et
de fouet » et mis à la torture, avait fini par dévoiler la cachette de l'ar-
gent et des biens 42.

Le kivoiion des artisans Marco et Iacov leprendra sa place parmi les
joyaux du monastère : ou le retrouve dans les inventaires du. 10 septembre
1809 (av ec une description intéressante et détaillée) 43, du. 8 septembre
1836" et du 20 juin 1850 45. Mais, eomme en 1846-1847 les travaux de
reconstruction av aient commencé, sur l'ordre du prince régnant Georges
Bibesco, une partie de Porfèvrerie de Tismana a 60 transportée au mo-
nastère de Horez, où elle est restée entre 1853 et 1857 46. En 1916, lors de

41 Bibliotheque de l'Académie de la Republique Populaire Roumaine Le manuscrit
roumain n° 726 inventaire du mois de décembre 1795.

42 Archives de l'Etat de Bucarest, Monastere de Tismana, XCV/16.
45 .2 oca, 89 dram, un kivotion représentant l'église du monastare, avec ses croix

brisées, qui a les images des saints gravées tout autour pour la plupart, par endroits doré *
Archives de l'Etat de Bucarest, Monastere de Tismana, XCVI/60. 2 oca et 89 dram =
entre 2803 et 2869 g (1 oca, entre 1260 et 1291 g). A retenir que, conformément à l'inven-
taire, le kivotion est considérd comme une maquette de l'église. Un inventaire semblable, date
du 10 octobre 1809, aux Archives de l'Etat de Bucarest, Monastère de Tismana, XCVI/61.

" * Un kivotion en argent représentant réglise du nionastère avec ses croix brisées
et des images de saints gravées autour et par endroits dore * : Académie de la Republique
Populaire Roumaine, manuscrit roumain n° 726, f. 329.

55 Archives de l'Etat de Bucarest, Ministére de l'Instruction, Valachie, dossier n° 2277
de l'année 1850, f.1 verso.

56 Les inventaires du 10 mars 1853 Academic de la Republique Populaire Rou-
maine, ms. roumain 726, f. 397-397 verso ; du 4 sept. 1857 Archives de l'Etat de Bucarest,
Valachie, Ministere de l'Instruction, dossier 3715 de l'année 1857. Par crainte de la guerre
qui avait éclaté en 1853, le supérieur de Horez a demandé au département des cultes, de
Bucarest, qu'un délégué de Tismana vienne reprendre les joyaux qui lui avaient été confi es :
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l'invasion allemande, le kivotion ainsi que d'autres ceuvres de notre art
ancien ont été transportées à IVIoscou, où elles ont été bien conservées. En
1956, lors du retour dans le pays du trésor artistique et historique, Pceuvre
de Iacov et Marco est entrée dans le patrimoine du Musée d'Art de la Ré-
publique Populaire Roumaine, étant le second ouvrage conservé aujour-
d'hui, dû aux maitres orfèvres originaires de Kiprovac, travaillant en
Valachie 47.

Le kivotion de Tismana de 1671, représentant une église au plan
tréflé, avec porche, pronaos, nef et autel, chacun surmonté d'une tour,
n.'est pas seulement une ceuvre d'art, mais aussi, dans certaines limites,
un document d'architecture. Ayant exécuté Pouvrage sous la surveillance
de l'« ispravnic », les maitres orfèvres ont reproduit plusieurs éléments
du monastère tel qu'il se présentait au XVII' siècle. C'est ainsi que le
porche, avec le toit en pente et surmonté d'une tour (fig. 2), existait avant
les reconstructions du milieu du XIX siècle 48. La ressemblance se re-

voir les adresses des 26 avril, 24 et 27 mai 1854, Archives de l'Etat de Bucarest, Ministere
de l'Instruction, dossier 3680 de l'année 1854, 1.1, 3-3 verso et 4. L'histoire du kivotion
du monastère de Tismana s'appuie sur le materiel inédit des Archives de l'Elat et de
l'Académie de la Republique Populaire Roumaine.

47 On trouve des mentions du kivolion chez : a) Gr. G. Tocilescu, Raporturi asupra
citorva milnastiri i biserici din lard, dans o Analele Academiei RomAne », seria II, 1885-1886,
t. VIII, p. 211-212. Tocilescu reproduit les inscriptions, en faisant rcmarquer que les orfèvres
sont de Kiprovac et que l'ouvrage est travaillé avec beaucoup d'art ; b) Al. Stefulescu,
211andstirea Tismana, p. 127, reproduit également les inscriptions et fait remarquer que
4 rceuvre représente, en quelque sorle, la forme ancienne de l'église * ; c) V. Drrighiceanit, Mona-
mentele Ottentei, Al ¡II-tea raport, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice *, 1934, XXVII'
anide, fascicule 81, juillet-septernbre, p. 116; d) M. Romanescu, op. cit., p. 123-124 et
planche IX, reproduit les inscriptions d'apres Al. Stefulescu, mais présente la description
et la photographie (lu kivotion des boyards Craiovescu donne au monastere de Bistritza au
début du XVI' siècle ; e) T. Voinescu, dans Argintdria in coleclia de artd medievald din tezaur,
4 Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S. s, Bucarest, 1958, p. 78 et fig. 20, considère
le kivotion (ainsi qu'une boite donnée à Tismana par les memes Petronie et Nicodème),
4 d'une remarquable qualité artistique s, se distinguant par l'harmonie des proportions, par
la finesse particulière de la ciselure *.

44 Evidemment, les orfèvres n'ont pas reproduit dans le kivotion tous les elements du
porche, tel qu'il était jusqu'à la reconstruction du monastère au XIX` siècle (pour l'aspeet
du porche avant la reconstruction, v. infra, note a, en particulier Stefulescu, op. cit., p. 280).
Il est cependant à retenir que les maltres orfèvres ont représenté le kivotion avec son porche,
done avec un element reel de l'église elle-meme, meme si la reproduction n'en comprend
pas tous les details. L'existence du porche, avec sa tour, est confirmée par : a) les tableaux
votifs de rintérieur de l'église, datant de 1564 et du XVIII` siècle, reproduits par Al. Ste-
fulescu, op. cit., p. 80 et 104; toujours Stefulescu, p. 280, reproduit un dessin du XIX' siècle,
représentant l'église de Tismana avant la restauration commencée en 1846-1847; la bAtisse
a aussi trois tours et un porche (comme le kivotion); b) V. Drrighiceanu, Monumentele Olteniei.
Al 111-lea raport, dans Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice o, XXVII' année (1934),
fascicule 81, juillet-septembre, p. 116; c) V. DrAghiceanu, Considera(iuni asupra vechimii
bisericii mandstirii 'fismana, dans B.C.M.I., 1934, XXVII` année, fascicule 79, janvier-mars,
p. 6; d) Dj. Boskovie, Quelques observations sur l'architecture de l'église de Tismana, dans
B.C.M.I., 1934, fascicule 82,. octobre-décembre, p. 185-189 ; e) Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii
romdnesti, Bucarest, 1963, p. 133 et fig. 74; f) Parmi les inventaires, celui du 4 sept. 1857
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trouve également dans la position des trois premières tours surmontant le
porche, le pronaos et la nef 49; nous ne croyons pas que la quatrième ait
exist6 en réalité : les maltres orfèvres Pont toutefois élevée » pour
équilibrer la silhouette de l'ensemble 5° (fig. 2). La reproduction de la
réalité peut être également constatée dans les diffhents 616n.ents des
tours : ainsi, leur forme octogonale, remarquée déjit au. XVII" siècle par
Paul d'Alep 51, les fenêtres ouvertes sur chaeune des huit faces, avec des-
bordures ayant deux échelons en profondeur (par rapport aux murs), les
bases carrées, les pe,tits toits triangulaires, faisant la transition du carré
de la base A, l'octogone de la tour proprement dite, les bandeaux séparant les
tambours en deux registres (eelui du haut avec des femAres), les frontons
sous la tour centrale de la nef, correspondant aux arcs longitudinaux qui
soutiennent la tour à l'intérieur, les croix à trois bras transversaux 52
Toujours au chapitre des ressemblances, nous pouvons noter le socle, le
bandeau qui s6pare les fa e,ades du kivotion, et la frise ajour6e sous la corniche

précise que le porche sans tour avail élé refait à neuf à l'occasion de la restauration commencée-
en 1847 : Le porche de l'église en maçonnerie, à neuf, surmonté d'une croix et le plancher
avec des dalles en pierre neuve, ainsi que deux fenétres, fail es toujours à l'occasion de la-
reconstruction des pièces du saint monastère r: Académie de la République Populaire Roumaine,
manuscrit roumain 726, f. 414. Cf. le rapport du 11 septembre 1858, signé par Calinic,
évéque de Minnie, Archives de l'Etat de Bucarest, Valachie, Minislère de l'Instruction,
dossier 4298 1856, f. 416.

45 Les tours, dans cet ordre, peuvent étre vues également dans les tableaux votifs de
l'église : v. la note précédente, a. Elles sont de méme relevées dans les inventaires inedits-
des 10 septembre et 10 octobre 1809, Archives de l'Elat de Bucarest, Monastère de Tim-liana.
XCVI/60 et XCVI/61 ; des 10 novembre 1828, 8 septembre 1836 et ler octobre 1850 (ce qui
prouve que la démolition de l'ancien porche et de sa tour a eu lieu après 1850), Bibl. de l'Aca-
démie de la République Populaire Roumaine, ms. roumain n° 726, f.f. 308, 328, 378. Paul
d'Alep note, lors de sa visite à Tismana en 1654, que s l'église a deux hautes coupoles, une
au-dessus du pronaos, la seconde au-dessus de la nef, les deux octangulaires : The travels
of Alacarios, éd. F.C. Belfour, Londres, 1836, II volume, p. 352. Paul d'Alep n'a peut-être
noté que les tours principales, d'on la différence d'avec les autres témoignages, qui loos confir-
ment l'existence de la troisième tour, au-dessus du porche.

55 Avant la restauration commencée en 1846 1847, le toit au-dessus de l'autel avait
une croix. Elle est indiquée par Finventaire du 10 novembre 1828 (Bibl. de l'Académie de
la République Populaire Roumaine, ms. roum. 726, f. 308) et par les tableaux votifs repro-
duits par Al. Stefulescu (v. p. 531, note 48/a). A la place de cette croix, les artisans de Kiprovae
ont mis une tour basse, la quatrième donc. En un seta cas, dans une gravure d'une botte,
donnée toujours à Tismana, en 1671, l'église est gravee avec quatre tours ; mais en fait, cette
gravure a eu pour modèle justement le kivolion de lacov el Marco et non pas la construction
réelle (v. infra, fig. 13).

51 Paul d'Alep, édition citée, p. 352.
52 Pour tous les éléments analysés : V. DrAghiceanu, Considerafiuni asupra vechimit

mAndstirii Tismana, au paragraphe Les tours t, p. 6 et fig. 6, 14 et 17. (Le bandeau qui sépare
les tambours des tours en deux registres est, en réalité, moins proéminent, mais sa position,
exactement au-dessus des trompes triangulaires, est identique A la construction réelle). V. aussi
Grigore G. Ionescu, Istoria arhilecturii romeinefli, p. 133-134.
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qui, par leur position seulement (non pas par leurs motifs décoratifs),..
rappellent les éliSments similaires de l'église de Tismana 53.

Il y a aussi des différences. Ainsi le pronaos de l'6glise 6tait plus
large ; les motifs dkoratifs appartiennent aux maStres orfèvres et non
au monu.ment réel 54; les arcades des « mars » du kivotion marquent
l'influence de Parchitecture musulmane, qui se gén6ralisera au siècle
suivant, le XVIII' (fig. 8), de même que les gravures des « façades » nous
font penser à des peintures murales extérieures qui n'ont jamais été vues.
sur l'église réelle. La comparaison montre, néanmoins, que Iacov et Marco
ont eu devant eux, pendant le travail, la bhtisse de Tismana ou un dessin
la représentant ; ils Pont reproduite, en partie, en lui ajoutant différents
éléments figuratifs et dkoratifs. Dans ces limites, le kivotion constitue
également « document » pour la connaissance du monastere tel qu'it
était dans la seconde moitié du XVII' siecle 55.

L'ceuvre d'art retient également Pattention ; les proportions en sont
équilibrks, les parties composantes harmonieusement raccordks. Les.
maîtres orfèvres ont mis l'accent sur la hauteur, en imprimant au kivo-
tion une ligne élégante ". Les arêtes des fagades, allant du contour poly-

63 V. DrAghiceanu, op. cit., p. 4 et fig. 7 (le socle), fig. 13/6 (le bandeau horizontal en
briques) et fig. 13/1, 1411 et 15/1 (le bandeau horizontal sous le toit).

44 II s'agit des tiges avec des feuilles et des fleurs situées sur les bases des tours, les-
séraphins du registre inférieur des tambours, les neurons et les feuilles *tires ou graves, les.
colonnettes d'entre les fenetres.

" Jusqu'a present on n'a pas retrouvé les plans et les csquisses faits par l'architecte
Schlatter, A l'occasicrn de la resLauration du complexe architectonique de Tismana, au milieu
du siècle passe. Aucun des dossiers non encore publies au nombre de 15 que nous avons
étudiés, concernant cette restauration (ils se trouvent aux Archives de l'Etat de Bucarest, fonds
Valachie Ministere de l'Instruction), ne comprend les plans susmentionnes. (Les dossiers
étudiés ont les cotes suivantes : 1754 de l'année 1844; 1490/1846; 1503/1848; 2620/1849;
2640/1849; 2270/1850; 2308/1850; 2084/1850; 2277/1850; 1776/1851; 4217/1855; 4351 1856;
4298/1857; 3715/1857 et 1205/1862 le second chiffre indique l'année du dossier. C'est ainsi
que, le 23 janvier 1851, par son rapport n° 513, l'architecte depose au Département des
Cultes, comme suite à l'ordre 6209 du 10 sept. 1850, dix-sept plans des bAtisses ; dossier
2084/1850, f. 46-46 verso. On retrouve d'autres mentions des plans toujours absents dans
les dossiers 4351/1856, f. 54-54 verso (l'adresse de l'éveché de Rlinnicul VIlcea, du 26 mars
1850) et 4351/1856, f. 228 verso 229, dans lesquels, au chapitre de la recapitulation des.
dépenses pour les années 1847-1849, Il est question des plans ley& par l'architecte d'église s,.
et qui montrent l'état du monastère avant le commencement de la restauration, plans approuvés
par l'arreté du 23 décembre 1846. Le rapport de la commission de reception des travaux de
restauration des monastéres de Bistritza, Arnota et Tismana ne contient pas, non plus, les
plans des travaux, auxquels il renvoie cependant en permanence : dossiers 4298/1857, f. 133
133 verso et f. 216 (rapport 291). La recuperation des plans (si nombreux d'aprés les mentions
citées) serait d'un grand intérét et apporterait, peut-etre, certains éclaircissements sur l'aspect
de l'église avant 1845.

46 Grigore Ionescu dans Isloria arhiledurii romdnesti, édit'on de 1937, p. 64, attire
l'attention sur l'impression d'r intimité et d'élévation s qui se delache de l'église regardee
de l'intérieur, en ajoutant a ce West plus la longueur qui domine, mais la hauteur s. Dans
le recent ouvrage Scurld islorie a artelor plastice, Bucarest, 1957, p. 47 l'aspect élancé et
elegant des coupoles s est releve.

www.dacoromanica.ro



484

Fig. 8. Le kivolion de Tismana : gravure repr6sentant
Jean Baptiste.
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gonal de la base au sommet des tours 57, accentuent Pimpression de verti-
.ealité (fig. 2).

Sur les surfaces latérales, entre trois bandes it motifs floraux (le
.socle, le bandeau du milieu et la frise ajourée du toit), entourées de
colonnes à arcades semi-circulaires ou lobées, s'alignent les gravures ; elles
.occupent une surface considérable, et, par leur distribution même sur les

fagades » du kivotion exactement comme des peintures murales
remplissent un rôle décoratif.

Les fleurs et les feuilles gravées reproduisent des motifs « ancien.s *
et« nouveaux » pour l'époque. Sous le toit se ran.ge une jolie frise ajourée,
avec des fleurons qui rappellent Porfèvrerie gothique ; en revanche, les
flews du socle, du bandeau du milieu et celles des tours appartiennent
.au riche répertoire de la Renaissance européenne et de POrient ; les
téles d'anges ailés appartiennent toujours b., la Renaissance, tandis
que les arcades sont caractéristiques de Parchitecture musulmane ; on
les retrouvera dans les monuments de Valachie du. XVIII° siècle.

Le dessin est inégal. Les corps, parfois bien dessinés, présentent,
'autres fois, des maladresses évidentes (dans leurs attitudes, leurs di-
mensions et dans Puniformité des figures) 58; dans les compositions, les
maitres orfèvres n.e semblent pas connaitre les règles de la perspective 59.

L'iconographie comprend trois scènes de la vie de la Sainte-Vierge
<la Naissance, l'Annonciation et la Dormrtion Figures 5-6-7), gra-
vées sur les côtés du porche et un grand nombre de personnages entourés
d'arcades sur colonnes (17 sur chaque registre) 89 (Fig. 8). Elle se rattache
A la tradition byzantino-slave. C'est ainsi que les apôtres et les évangé-
listes, regardant vers la droite ou vers la gauche, portent, selon les modèles

57 Les trois premières tours représentent plus des 3/4 de la hauteur des façades du
,kivolion; en y ajoutant la croix et le toit proprement dit, les tours dépassent, en dimensions,
les façades, ce gut donne l'impression de hauteur de tout l'ouvrage. La silhouette de l'église,
_avant les reconstructions du XIX' siécle, était moins élancée A cause du pronaos élargi et
.des tours assez massives.

59 Reussies comme dessin sont les figures de Basile le Grand (le corps proportionné,
les mains fines et expressives), de Gregoire le Grand, de Jean Baptiste (fig. 8). Beaucoup
.de figures ne sont cependant pas individualisées (la scene de la Dormition, fig. 6); d'autres
tois (par exemple chez range de l'Annonciation, fig. 7), les mains ont de trop grandes pro-
portions.

59 Dans les trois scénes de la vie de la Vierge (fig. 5, 6, 7).
80 Dans la rangée supérieure, en commençant par le calé sud du kivotion : Timothée,

-Bartholome, Andre, Marc, Mathieu, Pierre, l'archange 3lichel, la Vierge, Jesus, Jean Baptiste,
l'archangc Gabriel, Paul, Jean (l'évangeliste), Luc, Jacob, Simeon et Philippe. Dans la rangée
.d'en bas: Gregoire le INcapolite, le martyr Procope, Démètre, Theodore Tyron, la diaconesse
Philophtee, Nicodéme, Athanase le Grand, Gregoire Bogoslov, Cyrille, l'archidiacre Etienne,
'Theodore Stratilate, Saint Georges, Marc le martyr, Onofrée. Chagne personnage est désigne
par des initiales qui permettent de l'identificr.

9. c. KAI
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classiques, une longue tunique avec un himation par-dessus, qui couvre
tantôt l'épaule gauche 61, tantôt l'épaule droite 62, ou bien les deux, comme
une pèlerine 63. En suivant la méme tradition, les gestes se bornent
quelques variantes : la main droite baissée et la gauche vers le cceur (ou l'in-
verse), les deux mains sur la poitrine, ou, au contraire, baissées. Dans la
main baissée, les artisans ont parfois place un rouleau 64 ou les signes dis-
tinctifs du personnage 65 ou bien l'ont laissée libre 66 lorsque la main est
levée, elle tient parfois un livre67 fermé ou ouvert), fait le signe de la béné-
diction ou se croise sur la poitrine (fig. 8) 68 Les vétements comprenant
la tunique et l'himation se retrouvent dans Piconographie byzantine ; ceux
des diacres, des éve'ques ou des militaires 69 (les personnages du registre
inférieur du kivotion), respectent également les modèles consacrés de la
peinture religieuse orientale. Suivant les modèles consacrés, on remarque
aussi certains essais d'individualisation des figures, quoique les mala-
dresses du dessin aient diminué la réussite de ces représentations 79
C'est toujours à l'iconographie orientale qu'appartient la scène « Deisis »,
du registre supérieur du kivotion 71.

61 En laissant l'épaule droite découverte : Timothée, Marc, Pierre.
62 L'épaule gauche étant découverte : Bartholomé, Paul, Luc et Siméon.
63 André, Mathieu, Jean l'évangéliste, Jacob, Philippe. Dans les cas enumérés, l'himation

est attaché avec un nceud ou une agrafe ou bien est simplement jeté sur les épaules.
" Bartholomé, André, Jacob, Siméon, Philippe.
" Paul tient le sabre et Gabriel l'annonciateur une branche reverdie.
66 Timothée.
67 Grégoire le Décapolite, la diaconesse Philophtée, Nicocléme, Jean Zlatauste, Marc,

Jean l'évangéliste, Luc, Athanase, Gyrille.
69 Jean Baptiste et Onofrée.
69 a) Le vétement des diacres a surplis fleuri et étole, chez l'archidiacre Etienne et

chez la diaconesse Philophtée (sans étole) ; b) celui des évéques (surplis, chape épiscopale)
Grégoire le Décapolite, Nicodéme, Athanase le Grand, Jean Zlatauste, Basile le Grand, Grégoire
Bogoslov, Cyrille, Théodore Tyron (sans chape épiscopale) ; c) costume militaire (tunique courte
au-dessus du genou, pantalon serré, bottes) : le martyr Procope, St. Démètre, Georges, Theodore
Stratilate, Marc, l'archange Michel.

70 Ainsi Pierre a une méche de cheveux sur le front, une barbe petite et ronde et il
porte la clef ; Paul est chauve et tient un sabre dans sa main ; Onofrée a une barbe jusqu'à
terre, le milieu du corps étant convert d'un simple vétement de feuilles ; St. Démétre, Philippe,
Georges, Procope et l'archidiacre Rtienne sont jeunes, imberbes.

71 Pour la comparalson des scènes du kivotion de Tismana avec les représentations icono-
graphiques de tradition byzantine : N. Kondakoff, Histoire de l'art byzantin, Paris, 1886;
G. Millet, Le monastère de Daphni, Paris, 1899; 0. M. Dalton, Byzantine art and Archeology,
Paris, 1899; 0. M. Dalton, Byzantine art and Archeology, Oxford, 1911; O. Wulff, Altchrist-
liche und byzantinische Kunst, II, Berlin, 1924; 0. Tafrali, Le trésor byzantin et roumain du
monastere de Poutna, Paris, 1925, ler et He vol. ; Charles Diehl, Manuel d'art byzantin, II,
Paris, 1926; G. Millet. Monuments de l'Alhos. Les peintures, Paris, 1927; A. Grabar, La pein-
lure religieuse en Bulgarie, Paris, 1928; I. D. Steffineseu, L'évolution de la peinture religieuse
en Bucovine et en Moldavie.. Nouvelles recherches, Paris, 1929; du mame : La peinture
religieuse en Valachie et en Transylvanie, Paris, 1930-1933; du méme : Sur la mosaique
de la porte impériale et Sainte Sophie de Constantinople ; C. Osieczowska, La mosalque de la
porte royale et Sainte Sophie de Constantinople et la litanie de tous les saints, dans s Byzantion »,
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1934, IX, i ; G. Millet et Talbot Rice, 2'he paintings of Trebizond, Londres, 1936; Repertoriul
monurnentelor si obiectelor de arid din timpul lui ,$tefan cel Mare, Bucarest, 1958; L. Réau, Icono-
graphic de l'art chrétien, 111/3, Paris, 1959.

72 Les mêmes que ceux du kivot de Tismana ; v. ci-dessus p. 525-526 et les notes
35 et 36, de la p. 526.

73 L'inscription du fond de la boite, en roumain, en lettres cyrilliques mélangées de cer-
taines lettres grecques : + ce saint cercueil ott repose le doigl du saint faiseur de miracles,
Nicodème, archimandrite de Tismana, a été fait par Nicodème archidiacre et Petronie supérieur ;
aim& 7179 (1671) (nous l'avons datée de 1671, et pas de 1670-1671 comme il résulterait de
l'année gravée 7179 car certaines gravures de la boite reproduisent celles du kivotion fait
par les orfèvres Iacov ct Marco en 1671).

l'intérieur du couvercle, en marge, se trouve l'inscriplion d'invocation à Nicodéme,
en slavon : neerapcmk uvidniolisoy Ack>sia inkennaginor lam twat,' 110CA*AORd ET4A011eld411H4E W<T>ltE
li<d>11M PHKOAHME Chef des pAtres, élevd par la Vierge, tu as suivi le troupcau comme une
brebis, noire père le plus grand, Nicodème s. (Une autre traduction, avec le méme sens,
chez ,Stefulescu, Le monastére de Tismana, p. 125).

74 Une petite boite en argent, contenant le doigt de saint Nicodème s : Archives de
l'État de Bucarest, Monastère de Tismana XCVI/12. Les inventaires ultérieurs, du 9 septembre
1735 et de 1740, n'en font pas mention ; ibidem, nos XCV1/3 et XCVI/129.

21 MA1TRES ORPEVRES DE KIPROVAC EN VALACHIE 487

Une comparaison entre Piconographie dli kivotion et celle 4h mo-
nunaent meme aurait présenté, sans doute, de Pintérêt : le repeint sue.]
cessif des fresques originales ne permet plus aujourd'hui une telle etude.
De toute façon, cependant, le caractère de conzmande de l'ouvrage ressort
clairement : les ozlèvres lacov et _Marco ont suivi les indications précises
de Pispravnic Nicoderne, en reproduisant de nombreux éléments de la cons-
truction réelle; ils ont respecté l'iconographie établie au nord du Danube,
de tradition byzantine ; ils ont créé une oeuvre -qui, témoignant de
leur maitrise, demeure en méme temps représentative pour l'olèvrerie
roumaine de la seconde moitié du XVII siècle, en exprimant eertaines
réalités de la Valachie.

Deux autres oeuvres d'orfèvrerie, Pune reç:ue en don par le monas-
tère de Tisrnana, Pautre par le monastère de Snagov, ont eu, en partie,
cornme modèle, le kivotion des maitres orrèvres de Kiprovac, Iacov et
Marco ; datant des mèmes années, elles ont été travaillées par des orfèvres
valaques, demeurés anonymes.

III. La première est un reliquaire en argent, daté de 1671, donut;
Tismana par le supérieur Petronie et Parchidiacre Nicodèrne 72 ayant
forme d'une petite caisse de l'époque de la Renaissance, il a 60 destiné
conserver les reliques du fondateur de Ti,smana, Nicodeme, ce qui résulte
d'ailleurs de ses Inkriptions 73 (fig. 9). Il est demeure dans le patri-
moine du monastère jusqu'à la première guerre mondiale, &taut men-
tionné pour la première fois dans Pinventaire du I." février 1749 74. Par
crainte de la guerre de 1787-1792, il a été envoye en dép6t chez le
rnarchand de Sibiu Hagi Pop, oit il se trouvait encore le 25 décembre
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Fig. 9. La boite travaillée pour Tismana, représentant la vie de Nicodeme et la
tradition de la fondation du monastère. Argent dore, grave et en parlie ajouré. Orfevre

anonyme rouinain.

1795 75. On retrouve des mentions dans les inventaires des 10 septembre
1809 78, lo novembre 1826, 8 septembre 1836 et 20 juin 1850 7,, pour que,
après cette date, it cause dils travaux de restauratiou de Tismana, la boite,
en méme temps que cl'autres joyaux, soit envoy-6e à liorez 78. Arriv6e

75 Pour les objets envoyes a Sibiu, le Ore supérieur affirme qu'à l'époque de l'insur-
rection il les a mis en dépdt chez Hagi Constantin de Sibiu, oft elles se trouvent encore,
conune je l'ai vu dans le rep &Hi par ce marchand s : Archives de l'Etat de Bucarest, i'Arche-
véche de Valachie, paquet 407, document n° 2.

75 386 dram un petit cercueil doré partout et creusé (gravé); les miracles de saint
Nicodeme tout autour, pour contenir aussi bien le doigtrelique du saint que d'autres saintes
reliques e : Archives de l'Etal de Bucarest, Monastere de Tismana, XCVI/60. Nous attirons
l'attention sur le nom de e cercueilpetit cercueil 0 attribué au reliquaire, au XVIIIC__XIXe

ainsi que l'expression creusé e pour grave (386 dram entre 1227 et 1247 grammes).
" Academic de la République Populaire Roumaine, rnanuscrit roumain n° 726, f. 309

et 329. Archives de l'Elat de Bucarest, Valachie, Ministère de l'Instruction, dossier n° 227'7
de l'année 1850, f. 1 verso (les actes mentionnés dans les notes 74, p. 537 et 75-76, p. 538
sent inking).

7' V. plus haut p. 530 et note 46.

488 DINU GIURESCU 22
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Moscou en 1916, elle sera de retour en méme temps que le kivotion tra-
vaillá par Iacov et Marco, et entrera dans le patrimoine du Musk d'Art
de la République Populaire Roumaine 79.

Ce joyau en argent présente un double intérêt : d'une part, il ap-
porte, par les images, la plus ancienne confirmation de la tradition sur la
fondation du monastère de Tismana, et, d'autre part, il montre Pinfluence
des artisans de Kiprovac sur eertaines ceuvres d'orfèvrerie valaque, de la
seconde moitié du XVII' siècle

Sur la surface latérale, entre les arcades et les colonnes richement
ornées, s'alignent huit scènes de la vie de Nicodème, chacune &taut expli-
quée par une légende. La première représente « la naissance », Partiste
se bornant à reproduire la scène analogue du kivotion de Tismana (fig. 10
et 5). Les suivantes, le baptème » et « Pordination », représentent
probablement l'aspect habituel de ces cérémonies, telles qu'elles se dérou-
laient au XVII' siècle et constituent, probableinent, leur plus ancienne
représentation dans une ceuvre d'orfèvrerie 81 (fi-.g 10).

Sont gravés ensuite deux faits légendaires du fondateur du monas-
tère de Tismana. Dans la première scène, Nicodème, portant la chape,
Pevangile à la main et suivi par son disciple qui agite Pencensoir, avance

travers un grand feu, sous les regards méfiants du « roi Mathieu » et de
ses hommes de cour (fig.11, ) 82 La scène suivante représente un festin.
le roi et ses convives regardent avec surprise comment, A, un simple geste
de :N.Ticodème, apparaissent quelques poissons dans une assiette (fig. 12) 83.

Secteur d'art féodal, n° inventaire M 1536. Les dimensions de la base 17,7 x 10,8 cm ;
hauteur : 13,7 cm ; poids : 1230 g.

SO On parle de ce reliquaire dans : a) Gr. Toeilescu, Raporturi ctsupra Moron indndstirir
schiluri si biserici din (aré, dans Analeic Academic' Ronutne s, II e série, Bucarest, XIII,
1888, p. 212-213 (on y trouve aussi la première inscription); b) Etienne rhiéromonaques
Viala sf. Xicodin,, édition loif BArbulescu, 1881, p. 61, qui (tonne une date erronée : 1601
(7109); c) Al. titefulescu, op. cit., p. 125-127, avec la reproduction des deux inscriptions
et une description sommaire de la botte ; d) Teodora Voinescu, Argintdria In coleclia de artù
medievald din lezatir, dans s Studii asupra tezaurului restiluit de U.R.S.S. s, Bucarest, 1958,
p. 78 et fig. 21 (de la page 81).

81 Les trois légendes sont reproduites, sans description des scènes, par Gr. Tocilescu,
op. cit., p. 212 213 et Al. Stefuleseu, op. cit., p. 126-127. Elles représentent : *La naissance
de saint Nicodème ; le baptéme de saint Nicodèrhe ; rordination de saint Nicodèrne s. Nous
n'avons pas pu établir la signification des deux personnages qui se trouvent au second plan,
derrière l'arcade, aussi bien clans la scène du baplérne que dans celle de rordination (fig. 10).

82 La légende complète de la scène s Le miracle de saint Nicodème qttand il a tr a-
vers; le feu s.

83 La légende : *Le saint a accompli le miracle A table I). A Ott: de Nicodèrhe, son
disciple en vétement de diacre.
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Fig. 10. Scènes de la vic dc Nicodème : la naissance, le bapti.,,me et l'ordination.

IRP Ink\ ,VOlf, 14040. fiP

Fig. 11. Scène de la vie de Nicodème : le passage par le [cu.
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Les gravures suivantes représentent les prières de Nicodème et sa mort
(fig. 12) 84. Dans la dernière scène nous voyons la fon.dation de Tismana :

entourée de deux branches, s'élève sur un tronc massif de « tisa
<tams baccata, sorte de conifère), Nicodème le fondateur se trouve
gauche et un moine à droite ; la Vierge et Jésus, dan.s une grande fleur,
protègent Pceuvre achevée (fig. 13)8P.

La représentation d'une légende qui circulait au XVIP siècle en
confère de prime abord à cette prièvrerie un caractère particu-

: Pintérêt augmente lorsque nous Constatons que la base de certaines
r4)résentations est beaucoup plus ancienne, qu'elle est con.servée de On&
ration en génération et qii'elle est consign& également dans certains
témoignages écrits.

Ainsi, déjà dans la première, moitié du XVII' siècle, les documents
lont mention de la fondation de Tismana par Nicodème, corame d'un fait
bien connu : c'est dans ce sens que sont rédigés les actes concernant l'or-
ganisation du monastère de g 15 avril 1626, 3 juin 1650, 1664-1665,
1674-1675 et d'autres 86. Toujours vers le milieu du XVII' siècle, en
1654, Paul d'Alep marquait dans son intéressant journal de voyage que
le n.om de la rivière et du monastère vient des forAts de « tisa du voisinage,

bois dur, rappelant l'ébène, mais de couleur rouge, résistant aux caries
.et aux détériorations »87. Presque deux, siècl.es plus tard, en 1839, un
hiéromonaque, ttienne, relatant ce qu'il avait entendu à Tisman.a et ce
qu'il avait lu ;clans un vieax manus6rit », Acrivait que le premier bati-

" Les légendes respectives : s La prière de saint Nicodème * et e La mort de saint
Nicodème s. Toutes les légendes sont en roumain.

86s Saint Nicodème fit l'église sur e tis * et l'appela Tismana s, explique l'artisan, en
idiome roumain d'Olténie, le contenu de la scene. L'inscription, reproduite également dans
Mon article de s Mitropolia Olteniei *, XIII, 1961, n°8 5-6, p. 337, doit, etre rectifiée con-
fOrMément ft la présente lecture. Il est intéressant de voir que pour préciser respèce dp l'arbre
qui soutient l'église, l'orfèvre a grave entre les feuilles des branches le mot Tis s Tis o,

l'arbre s tisa o. Le moine de droite peut dtre Antoine *le patron des ermites :

N. forge, Noria bisericii romdneqli, I, Bucarest, 1929, 20 edition, p. 51.
86 Dens Fordre de leur enumeration ; a) L'acte &ins par le volvode Alexandra Coconul

l'occasion:de l'élection di supérieur Serge, Archives de rEtat de BucareSt, sps Iv 329,
f. 10v-11; b) e Acte'.du patriarche pour la communaute,du monastlire *, ibidem, rase 711,
f. 80, verso ; c) Autre acte du patriarche. de Constantinople, ibidem, nne. 329,1'4'7 d) autre acte
du patriarche, ibidem, Iris. 329,1 8 verso-l0; l'acte de Constantin flacovitza du 15 linnet
1755, ibidem, ms. 329, f. 12-13. Concernaat les origines du monastère, ce dernier aete men-
Bonne que sé ses origines 11 est fait par lb très pieux saint Nicodème et il est le plus ancien
et la premier monasare de tous lei autres Monastères, qui se trouvent ici en VaIachie s (f. 12).
Darla itp certain sens, la mention de l'acte de 1755 est exacte Tismena etant la plus
ancienne fondation pieuse du pays, encore existatite.

87 The travels of Macarius, edition F. C. Belfour, Londres, 1836, Ile vol., p. 353.
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Fig. 12. Scenes de la vie de Nicodinne : l'apparition des poissons sur la table, la
priere et la morl.

Fig. 13. Scene de la vie de Nicodeme: la construction du monastere de Tismana
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ment du monastère a été construit avec beaucoup de peine par Nicodème
et ses disciples, avec le bois d'un grand arbre de « tisa et que l'autel
été placé à la racine méme du tronc coupé 88. Les recherches historiques
semblent confirmer cette tradition ; quoiqu'il ressorte des actes que la
construction a été faite sous Radu I Basarab (1377-1383) et Dan I (1383
1386) 89, Pobituaire du monastère débute, cependant, avec le voivode
Vladislav 9°. Cette mention rend probable Pexistence à Tismana, déjà du,
temps du règne de Vladislav (1364-1377), d'un édifice en bois, qui a.
bénéficié de l'aide du volvode, qui figure pour cette raison dans Pobitu-
aire 91 En gravant done, sur l'une des faces de la boite, Peglise surmon-
taut un tronc de 4 tisa o et, à côté, l'image de Nicodème, le maltre orfèv re
a concentré en une seule image la légende de la fondation de Tismana, telle
qu'elle était établie par la tradition du XVII' siècle et confirm& de nos
jours, en partie, par la recherche historique.

Mais on retrouve également d'autres épisodes gravés sur argent en
1670-1671 dans les écrits antérieurs. C'est ainsi que, déjà en 1654, le
méme Paul d'Al.ep note, s'appuyant toujours sur ce qu'll avait eutendu
dire à Tismana, que le fondateur du monastère, Nicodème sur la demande
expresse du roi de Hongrie, avait traversé sain et sauf un grand feu, con-
vert de tous les vêtements sacerdotaux, l'évangile à la main et suivi par
son &acre, qui agitait Pencensoir. Pour donner plus de poids à ses affir-
mations, Paul d'Alep dit qu'il a vu et qu'il a examine la chape rouge
motifs dor's, que Nicodème avait port& en traversant le feu ; le Tête-
ment a &US montré comme tel jusqu'au commencement de notre siècle 92,

En 1839, ttienne Phiéromonaque, en reprenant le récit, précise *
méme que Nicodème est entré trois fois dans le grand feu, en en sortant
chaque fois, avec son corps et ses vétements indemnes 98.

Un autre épisode est relaté seulement par le récit d'Atienne Phié-
romonaque : c'est toujours le roi de Hongrie qui, voulant mettre à l'épreuve

88 e La vie du très pieux saint Nicodème, notre père s, écrite par l'hiéromonaque
Etienne de Tismana, éd. Iosif Bobulescu, Bucarest, 1883, p. 43.

88 Les documents des 3 octobre 1385; 27 juin 1387; 1" septembre 1391 31 aodt
1392; 1409-1418; 5 aodt 1424; 24 mars 1426; 2 aotit 1439, se trouvent tous dans Documente
privind istoria Romaniei, XIII XV, B, Tara Romdneascd, p. 32-33, 40, 45, 60, 78, 82 et 104.

88 L'obituaire de 1798, copié par 8tienne l'archimandrite s d'après le grand obituaire t.
Al. Stefulescu, Itidndstirea Tismana, p. 148-149.

81 Constantin C. Giurescu, Istoria Romdnitor, I, 5e éd., Bucarest, 1946, p. 418-419;
G. Moisescu, Stefan Lupa et Alexandru Filipascu, lstoria bisericii ronuine, I, Bucarest,
1957, p. 206.

82 Paul d'Alep, op. cit., p. 353-354. On trouvera la photographic de la chape attribuée
Nicodème dans Al. Stefulescu, op. cit., p. 48; cf. page 55.

83 8tienne l'hiéromonaque, op. cit., p. 59-60. Le méme récit dans Al. Stefulescu, op.
cit., p. 57.
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la sagesse et le pouvoir de Nicodème, lui demanda, à un festin, de bénir
les truites qui se trouvaient dans une assiette couverte dans laquelle, en
réalité, se trouvait un réti. Il répondit au roi ne se trouvait sur la
table aucune sorte de poisson ; mais voulant cependant satisfaire le désir
du monarque, Nicodème, d'un simple signe, fit apparaître dans l'assiette
plusieurs truites. C'est justement la scèn.e gravée sur la bolte, en 1671".
Quoique ne figurant pas dans le journal de voyage de Paul d'Alep, il est
probable que ce second épisode était également entré dans la tradition de
Tismana au XVII' siècle, étant transposé en image par le maitre orfèvre.
Ce dernier, d'ailleurs, a également représenté un autre élément de cette
tradition : l'épigonation, attribué toujou,rs au fondateur du monastère
et considéré récemment encore comme tel (fig. 10 et 13). Cette attribu-
tion est due A, deux faits réels : d'une part, l'autorisation reçue par Nico-
&me de la part de Philotée, patriarche de Jérusalem (1364-1376), de
porter cet épigonation 95 et, d'autre part, l'existence d'une telle pièce
Tismana, datant toujours de la seconde moitié du XIV' siècle, mais qui
a appartenu, en réalité, au métropolite de Valachie, Antim Critopol 96;
avec le temps, la broderie conservée jusqu'à nos jours a été attribude tou-
jours à Nicodème. En ce qui concerne « les miracles » accomplis par le
fondateur de Tismana devant le roi de Hongrie, ils peuvent se rattacher
,également à certains faits réels, à savoir la rencontre de Nicodème et de
Sigismond, en novembre 1406 97, ainsi que l'appui accordé au monastère,
au XV° siècle, par certains dirigeants de Bude : le 28 octobre 1419 et le
28 octobre 1428, le méme roi Sigismond (± 1437) confirme tous les dons
et les privilèges au. monastère 98 et Jean Hunyadi les renouvelle le 20 sep-
tembre 1444 99. La tradition n'a cependant pas retenu les noms des deux
dirigeants, mais celui de Mathieu Corvin, roi de Hongrie entre 1458

94 Atienne l'hiéromonaque, op. cit., p. 57.
95 P. S. N5sturel, Cuviosul Nicodim cel sfinlit ;i oddjdiile mitropolitului Antim Critopol

.cle la Tismana, dans s Mitropolia Olteniei $9 1959, XI, nos 7-8, P. 419-430; G. Moisescu,
Stefan Lupa et Alexandru Filipascu, Istoria bisericit romane, I, Bucarest, 1957, p. 206.

98 G. Millet, Broderies religieuses de style byzantin, fascicule, Paris, 1947, p. 64-65
.et les planches CXXIX et CXXX ; Ion Radu Mircea, Citeva observafiuni asupra unor broderii
romdneqli de la màndstirile Dionisiu f i Tismana, dans s Mitropolia Olteniei i, 1959, XI, nos
7-8, p. 431-435.

97 L'acte du 23 novembre 1406 qui rappelle que Mircea l'Ancien, accompagné de tous
ses boyards et supérieurs de monastkres a passé par Tismana pour rencontrer, à Turnu Severin,
Sigismond de Hongrie : Documente privind Istoria Romdniei. B. Tara Ronulneascd (veacul
XIII, XIV, XV), p. 51-52, n° 35 et P. P. Panaitescu, Mircea cel BdIrtn, Bucarest, 1944,
p. 152.

99 Documente privind istoria Romaniei, XIII XIV XV. B. Tara Romdneascli,
T. 74 (no 61) et p. 88-90 (no 76).

99 Ibidem, p. 113-115 (no 104).
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1490, dont le souvenir est resté vivant dans la naémoire du peuple 100.
C'est pourquoi « le roi Mathieu » a prig la place de Sigismond pour être
présent aux # miracles » accomplis par Nicodème. Il convient de relever
particulièrement cette tendance de la tradition populaire confirmée
aussi par la légende représentée en 1671 de concentrer en la personne
de certaines figures représentatives des faits ou des événements plus im-
portants, méme s'ils se sont passés à des époques différentes.

Ainsi, la recherche historique retient comme véridiques, parmi les
scènes gravées en 1671, l'existence, à Tismana, d'une église en bois, anté-
rieure à celle en maf:onnerie construite sous Radu I" ou Dan I" Basarab,
l'initiative et le travail de Nicodème dans la construction et Porganisa-
tion du monastère 1°1, le droit qui lui a été, concédé de porter l'épigonation
et la probabilité de sa rencontre avec Sigismond de Hongrie. En partant
de ces éléments, la tradition populaire, complétée probablement dans le
milieu monacal de Tismana, a fixé, de la manière indiquée plus haut,
l'histoire des origines de la fondation et le récit de la vie de Nicodème, en
joignant la légende A, la réalité. Mais, si la représentation sur une ceuvre
d'art de la seconde moitié du XVII' siècle ne confère pas aux « miracles *
un surcroit d'authenticité, elle n'en révèle pa,s moins, cependant, Pancien-
neté de certaines traditions populaires ; Porfèvre de 1671, en gravant sur
les parois de la boite les épisodes dont nous avons parlé, n'a fait que trans-
poser en images un récit bien connu, antérieur h. son ceuvre, d'ailleurs con-
firmé par &tit, déjà dans la première moitié du XVII' siècle.

Mais l'orfèvre anonyme ne s'est pas borné à illustrer son o3uvre ; dans
ses images, il s'est servi d'éléments pris it la réalité environnante. En effet,
si la naissance de Nicodème ne fait que reproduire un modèle existant 1"
(la gravure semblable du kivotion de Iacov et Marco, fig. 10 et 5), en revan-
che le baptême » figure probablement eette cérémonie telle qu'elle se
célébrait au XVII' siècle (fig. 10). De méme, les hommes de cour du « roi
Mathieu » portent, comme les nobles de Hongrie, la pèlerine courte,
avec de grands brandebourgs en fil, fermant au col avec une bandelette,

no Pour la grande popularité de Mathieu Corvin, voir Elekes Lajos, Mallas f i vremea sa,
Budapest, 1956, 188 P. in 80. V. le comple rendu de cet ouvrage, par Fr. Pall, dans s Anuarul
Institutuluf de Istorie din Cluj s, I II, 1958-1959, p. 389-391 ; surtout p. 390.

101 o L'acte * établi par Nicodéme concemant l'organisation de la vie monacale
Tismana est mentionné par tous les documents cités A la p. 541, note 86. Tismana a 61.6 orga-
nisée, dès le début, comme autonome, ayant le droit de se gouverner elle-méme, d'élire elle
seule son supérieur, et de ne pas pouvoir dtre dédiée A un autre monastère : Tit Sime-
drea, Mdndstirea Vodifa, Glosd pe mar ginea unui document inedit, dans s Biserica Ortodoxi
RomAnA *2 1947, LXV, nos 1-3, P. 63-76, oa la régle de l'autonomie est expliquée en (Wail.
Cf. G. I. Moisescu, .5tefan Lupa et Alexandru Filipascu, op. cit., p. 202.

102 n est cependant possible que les deux gravures, sur le kivotion et sur la boite, aient
eu un modéle commun.

www.dacoromanica.ro



496 DINU GIURESCU 30'

cordon et pantalons étroits, bottes jusqu'au-dessus des genoux. En re-
vanche, la coiffure une mèche plus longue, partant du sommet de la
tête imite la mode turque, coiffure que Pon retrouve aussi dans cer-
tains portraits de fondateurs de Valachie 103 (fig. 11). Les soldats et les
serviteurs ont les mémes habits, moins la pèlerine (fig. 11 et 12). De méme,
doivent retenir l'attention les vêtements liturgiques depuis longtemps
adoptés dans l'église orthodoxe ceux des évéques et des prêtres fig. 10,
11, 13 reproduits fidèlement et ceux des moines (le froc aux manches
larges porté par le donateur Nicodème, Parchidiacre, représenté sur le
couvercle de la boite, à l'intérieur) (fig. 15). On doit encore Doter les objets
pour le service de table et le mobilier : des aiguières à long col et à base
rehaussée, des -verres semblables aux calices, des couteaux, des assiettes,
le fauteuil du « roi » à dossier légèrement arqué et les panneaux latéraux
ornés de motifs linéaires (fig. 12). Le plancher d'une chambre 104 est formé
de dalles rhomboidales à fleurs découpées ou déployées en huit pétales
(fig. 10). En outre, la silhouette elle-rnAme de Tismana, grav'ée au-dessus
du tronc de # tisa » (fig. 13), reproduit tout comme le kivotion de Iacov
et Marco, d'après lequel elle a peut-ètre été dessinéeplusieurs parties de

elle-méme 105.

Onze gravures couvrent le couvercle de la boite. Deux d'entre
elles sur les faces latérales, « la Cène de iVfamvri » et le mandylion, porté
par deux auges, appartiennent à l'iconographie orientalel". Six médaillons,
suiv'ant la méme tradition, représentent deux séraphins et les quatre
évangélistes, les derniers en costume à l'antique (tunique et himation
ample comme une pèlerine), le livre à la main 107 (fig. 14). En revanche, les
archan.ges Michel et Gabriel s'éloignent en quelque sorte du type habituel :

103 Par exemple le portrait de Preda BrIncoveanu le Vornic, de Papa le Postelnic, de
Stroe Leurdeanul et d'autres, du XVIIe siècle, reproduits par G. I. lonescu-Gion, Istoria
Bucurestilor, Bucarest, 1899, p. 57, 61, 66, passim.

1" Dans la scene du baptéme.
V. plus haut p. 532 et note 50.

1" Pour la représentation de la trinité dans l'art byzantino-slave v. O. M. Dalton,
Byzantine art and archeology, Oxford, 1911, p. 651-652; G. Ostrogorskij, Les décisions du

stoglav concernant la peinture d'imayes et les principes d'iconographie byzantine, dans L'Art
byzantin chez les Slaves. Les Balkans, Ier vol., p. 2, Paris, 1930, p. 401-402; Louis Brehier,
Les ic6nes dans l'histoire de l'art. Byzance et la Russie, dans L'art byzantin chez les Slaves...,
1111 vol., Paris, 1932, p. 166, 169 et planche XXIII; L. Beau, Iconographic de l'art chritien,
II/1, Paris, 1957, p. 20; G. Millet, Monuments de l'Athos, Les peintures, Paris, 1927, planche
58/4 avec la peinture de Protalon (XIVe et XVIe siécles).

107 Pour les évangélistes, représentés en costume antique : G. Millet, Monuments de
l'Athos. Les peintures. Les differences par rapport aux gravures de la bolte consistent surtout
dans la manière de draper l'himation.
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Fig. 14. Gravure du couvercle de la bolle de Tismana
en 1671, représentant l'évangéliste Luc.

ils tiennent à gauche une branche reverdie et portent au lieu de la chlamyde
une tunique courte, au-dessus des genous, à manches larges. Le onzième
médaillon, la Vierge et l'Enfant, indique une influence de l'art occidental,
visible A la couronne et au sceptre de Marie 10e. Nous pouvons conclure

Dans la gravure des évangélistes de la boite nous pouvons surprendre méme une ten-
tative d'individualisation des figures toujours dans le sens de la tradition byzantine. Jean, le
front large avec une méche de cheveux retombant au milieu de celui-ci et une longue barbe ;
Luc a les cheveux courts ; les mémes (Wails chez G. Millet, Le monastère de Daphni, Paris,
1899, p. 145.

108 Dans l'art oriental également, Marie porte parfois la couronne : G. Millet et Talbot
Rice, Byzantine painting at Trebizond, Londres, 1936, p. 112-113. Talbot Rice, adoptant
Fopinion de Kondakov (leonographia Bogomateri, I, p. 271 et 248), arrive à la conclusion
que la représentation de la Vierge avec couronne est due a l'influence de la peinture occi-
.dentale.
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Fig. 15. L'in térieur du couvercle de la boite
de 1671 : gravure représentant Nicodème, le
fondateur de Tismana et son homonyme ol'archi-

diacre Roxolianin (en bas a gauche).

que ces gravares se rattachent d'une favn prépondérante à Piconographie
de tradition byzantine.

Après la représentation imagée de la légende de Nicodème, c'est
l'ornementation qui dcit retenir notre attention. Elle se compose de motifs
tirés du règne végdtal, des feuilles et des fleurs sur des tiges minces ou
des vrilles qui rem.plissent toute la surface entre les gravures, en for-
mant un cadre et un fond richement ornés. Les motifs sont empruntés
aussi bien it un répertoire plus ancien qu'à celui de circulation courante
aux xvie XVII' siècles. C'est ainsi que la frise de fleurons ajourés du
bord supérieur du reliquaire rappelle certains nnodèles du style
gothique (fig. 26) ; au contraire, la vrille à fleurs ajourées du couvercle

498 DINU GIURESCU 32
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appartient à une ornementation de tradition orientale plus éloignee ;
l'acanthe et d'autres feuilles, les fleurs, les rosettes, les bourgeons, les
capsules de pavot ainsi que les tétes d'anges ailés des frontons des arcades,
sont amplement employés dans l'art décoratif européen de l'époque
(fig. 25). Bien plus trait d'ailleurs nouveau dans Porfèvrerie valaque
de la seconde moitié du XVIIe siècle le maltre orfèvre se rapproche de
la manière du baroque, par l'abondance des éléments decoratifs sur toute la
surface de l'ouvrage, en particulier par les colonnes garnies d'amples feuilles
d.'acanthe 109 stylises. par la richesse des fleurs placées sur les arcades
et entre les médaillons (fig. 10-13 et 24). De même, les arcades lobées, qui
encadrent les différentes seènes, avec la pointe du milieu allongLe, mar-
quant l'influence de Part musulman, reviendront souvent dans l'arehi-
tecture de la Valaehie du siècle suivant, le XVIIP La diversité harmo-
nieuse des motlfs décoratifs demeure, à 6)16 de l'illustration à caractire
narratif -historique, le trait essentiel de Pceuvre analysée.

Le reliquaire a été travaillé en argent doré ; certaines porti-
ons sont ajourées. La manière dont sont réalisés les éléments déco-
ratifs et figuratifs prouve que le maitre orfèvre connaissait Part de la
gravure ; il est certain que la réalisation artistique aurait eu seulement
gagner s'il avait connu tout aussi bien le dessin où l'on constate d'évidentes
nal-vetés.

Le maitre n'a pas signé son ceuvre. Pour la frise à. fleurons ajourés
et pour les gravures de la naissance de Nicodème et de la silhouette de
l'église, il a pris pour modèle le kivotion travaillé en même temps par les
maitres de Kiprovac, Iacov et Marco (fig. 2 et 9 ; fig. 5 et 10 ; fig. 2 et 13)110.

IV. Une autre o3uvre a subi une influence semblable : il s'agit du
kivotion de Snagov, travaillé en 1673-1674 111 Il représente une église

plan rectangulaire, à abside pentagonale : sur le toit, dans l'axe lon-
gitudinal, s'élèvent trois grandes tours, et aux coins quatre autres petites

109 Des colonnes pareilles, presque identiquement ornées, étaient employées comme
élément décoratif, dans les livres imprimés.

Le 'tore roumain d'enseignemen1, paru A Jassy en 1646 (l'imprimerie de Trei Ierarhi),
a la page de titre encadrée par deux colonnes de facture baroque, avec des feuilles d'acanthe
sur le chapiteau et le lilt, semblables aux colonnes représentées en 1671 par l'orfAvre valaque.
V. dans Carte romeineasai de tnvaidturd, 1646, Bucarest, p. 12, la reproduction de la page de titre.

110 la gravure représentant la naissance de Nicodème, il n'y a que deux person-
nages qui manquent, par rapport au kivotion Zacharie et Joachim ; tous les autres sont
fidélement reproduits.

11.1 d'4rt de la République Populaire Roumaine Secteur d'Art Nodal. N°
inventaire M. 1448. Les dimensions de la base 17,6 x 12,3 cm (dimensions maxima, la base
n'étant pas parfaitement rectangulaire) ; hauteur : 34,4 cm. Poids 2645 g.
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tours ; des plaques A, gravares émaillées sont fixées sur les faces latérales.
Le kivotion présente deux parties distinctes : le corps principal, travaillé
en 1673-1674, composé de la bate à plaqu.es gravées et du couvercle
aux sept tours ; la partie intermédiaire, tout à fait différente comme
facture, ajoutée un siècle plus tard, en 1785 (fig. 16). Les inscriptions
donnent des renseignements sur le donateur et le « restaurateur ». De la
première, gravée à l'intérieur du couvercle, nous apprenons que : Ce
kivotion a été fait par le père Varlaam le métropolite, pour le monastère
de Snagov, aux frais du supérieur Théodose 112 pour l'argent qu'il a
perdu 113, année 7182 » (1673-1671). Le poids (sans Paddition de 1785),
gravé sur le fond de la bate, est de « 600 dram » (entre 1908 et 1938
grammes). L'initiative de Pouvrage a done appartenu au métropolite de
Valachie, Varlaam (1672-1679), tandis que Théodose, installé pour la
deuxième fois comme supérieur 114 en 1669, fautif d'avoir perdu une quan-
tité d'argent appartenant au monastère, a en à supporter le payement
-du maktre orfèvre. L'addition de 1785, moins réussie, et pesant 250 « dram »
(795-808 grammes), a été faite, comrae l'indique Pinscription des faces
latérales 113, sur l'ordre de l'é-vèque Philarète, administrateur de Snagov 118.
Les inventaires du monastère des 16 avril 1782 et 12 avril 1784 font men-
tion du kivotion 117; on en reparle dans le registre du 20 avril 1844;
avait subi entre temps quelques petites détériorations 118. 11 en est de
m'ème dans les inventaires des 30 septembre, 23 novembre 1848 et 10
mars 1855 119. Quelques années plus tard, le kivotion, qui se trouvait
toujours à Snagov, fera l'objet d'intéressantes observations de Parchéo-

111 II y a une erreur de lettre dans l'inscription.
114 Idem. L'inscription est en roumain.
114 Theodose a été supérieur de Snagov trois fois, à savoir : 6 décembre 1657-1662;

24 mai 1669 21 avril 1674 ; 20 mars 1679-17 janvier 1689 : N. Serbanescu, Istoria mandstirii
Snagov, Bucarest, 1944, p. 110-111. Sur le métropolite Varlaam : N. .5erbAnescu, Mitro-
polifii Ungrovlahiei, dans sBiserica Ortodoxa Romanas, LXXVII, 1959, p. 781-783. (11 a
contribué à la creation de l'imprimerie du palais métropolitain de Bucarest).

111 Les deux inscriptions des faces latérales sont en grec, les lettres grecques étant
tuelangées aux lettres cyrilliques ; dans la transcription nous lisons Philaretos arhiereos 1785
-et s Dramia 850 Ialos Hrisohos * (probablement le nom de l'orfèvre). Le chiffre 850 dram
se rapporte au poids total du kivotion, après l'addition faite en 1785: c'est pourquoi nous
avons considéré la portion ajoutée comme pesant seulement 250 dram (850-600
* dram *).

114 Philarète II, métropolite d'Hongrovalachie (1792-1793) a ad administrateur de
Snagov entre 1785-1791, et dirigeait les affaires du monastère par l'intermédiaire d'un

Nicodeme : N. Serbanescu, Istoria memastirii Snagov, p. 114 et note 22.
111 Un kivotion en argent, ayant 7 tours. . et 7 croix *: Bibliothèque de l'Académie

de la Republique Populaire Roumaine, ms. roumain no 727, f. 266 et 274.
114 Un kivolion en argent..., doré, ayant une petite croix, en mauvais état, une autre

tuanque *, ibidem, f. 331, verso (les inventaires sont inédits).
lbidem, f. 358, 371 verso, 382 verso.
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'
Fig. 16. Le kivolion travaillé en 1673 1674 pour le monastére Snaov.
Argentidoré, gravé et émaillé. Orrevre ation me rouniain. (Le cows inlamédiaire

avee une roselte au milieu a etc aj( uté en 1785).
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logue et historien de l'art Alexandre Odobescu 120 En 1916,' Porfèvrerie
est expédiée à Moscou d'oa elle sera de retour, quatre décennies plus
tard ; elle se trouve actuellement dans les salles du Musée d'Art de la
Répablique Populaire Roumaine.

Lorsqu'il a commencé son travail, le maitre orfèvre a eu en vue
deux modèles 121, savoir : le kivotion de Bistritza, donné au monastère,
au commencement du XVI' siècle, a-vant 1507 122 par Barbul Pirvu,
Danciu et Radu Craiovescu et le kivotion des orfèvres Iacov et Marco
reçu en don par le monastère de Tismana, en 1671. L'influence du premier,
remarquée UP, il y a cent ans par Alexandre Odobescu 123, a été déter-
nainante pour l'aspect futur du kivotion destiné au monastère de Snagov.
Une simple confrontation fait ressortir, immédiatement, les éléments
communs : le plan rectangulaire, ayant la forme d'« une église roumaine,
correspondant approximativement à Pancien palais métropolitain de
Tirgoviste »1241 à abside pentagonale à l'une des extrémités ; les gra-
vares des faces latérales quant à leur contenu, leur dessin et leur ali-
gnement ; la disposition des tours, trois plus grandes, situées dans l'axe
du milieu et quatre petites aux coins ; les dimensions très proches de
celles du modèle 125. Une analyse détaillée des gravures indique que
Porfèvre a copié son devancier du commencement du XVI' siècle : les
deux oeuvres ont chacune 17 plaques gravées et émaillées (par six, dispo-
sées sur les faces latérales, quatre autour de l'abside et une du côté-
opposé). L'alignement des personnages est identique 126, ayant les mémes
figures, attitudes et gestes, portant des costumes copiés presque dans
tous leurs détails, le fond des gravures émaillé en vert, comme dans le
modèle (fig. 17 et 18; 19 et 20).

120 Al. Odobescu, Citeva ore la Snagov, dans s Revista romana pentru sciinte, litere
arte s, 1862, II, p. 351-414, en particulier p. 401 ; un dessin tout A fait approximatif figure
dans l'article (fig. 5). Sur les conclusions d'Odobescu, voir la suite du présent article.

121 L'examen ne portera que sur le kivotion original, en faisant abstraction de la partie
ajoutée en 1785 que nous décrirons plus loin, p. 556-558.

122 Virgil VAt4ianu, Istoria artei feudale In farile romane, I, Bucarest, 1959, p. 899.
123 Al. Odobescu, op. cit., p. 401.
124 V. VAtA§ianu, op. cit.
124 Au kivotion de Bistritza : la base 15,8/9,7 cm ; à celui de Snagov (sans l'addition

de 1785) : la base 16,9/10,7 cm.
124 Sur l'une des faces latérales : a) Aaron, Avacum, Ele, Damaskin, Cosme le faiseur

de miracles, Jérémie ; 6) sur l'autre face : Démétre, Georges, Théodore Tyron, Théodore
Stratilae, Cosme et Damien ; c) autour de l'abside pentagonale : Basile le Grand, Grégoire
le Théologue, Jean Zlatauste et Nicolas ; d) sur le mur opposé à l'abside : la Vierge et l'enfant
Jésus. Tous les personnages ont les noms gravés en langue slavonne.
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Fig. 17. Gravures de la face latérale du Wootton de Snagov emarquer la ressem-
blance avec les gravures du Icivotion de BistriLza fig. 18).
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Fig. 18. Gravures de la face laUrale du kivolion de Bistritza, du commencement
du XVI' siècle.
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Fig. 19. Gravures de la seconde face lalérale du kivolion de Snagov (remarquer
la ressemblance avec les gravures (tu kivolion dc Bistrilza, fig. 20).

Fig. 20. . Gravure de la seconde face lalérale du kivolion de Bistritza, du commencement
du XVI' siecle.
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Dans les deux cas, Piconographie suit la tradition byzantine
nous ferons remarquer le costume à Pantique des 12 personnages des
faces latkrales, portant la tuuique sur le corps et l'himmion par-dessus,

Fig. 21. Le kivolion travaillé par
lacov el Marco de Kiprovac (1671) :
motifs ornementaux graves A la base
des tours.

Fig. 22. Le kivotion travaillé par
Iacov el Marco de Kiprovac (1671):
motifs ornementaux : a) Sur le socle du
kivolion; b) Sur le bandeau se tronvant
autour de la nef et de l'autel ; c) La
frise de fleurons ajourés sous Ic toit.

Fig. 23. Le kivolion travaillé par
Iacov et Marco de Kiprovac (1671):
bandes ornementales gravées sur le tam-
bour des tours.

Atha&

Fig. 23

fix6 par une agrafe 127, ou &avant seulement les épaules 128, complété
parfois par un chapeau liturgique (Aaron), une cagoule de moine (Cosme
# le faiseur de mincles »), ou un châle enroulé à la mode des babitants

127 L'himalion fixé par une agrafe au milieu de la poitrine : Aaron, Damaskin,
Démelre, Georges, Théodore Tyron et Stratilae ; l'himation fixé à l'épaule par un mud de
ruban : Cosine.

128 Avacum, Elie, Jéréinie, Damien.

Fig. 21 Fig. 22
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Fig. 21. La bone pour Tismana
(1671) : les colonnes se trouvant entre

les scènes gravées.

fronton sous la tour centrale) ;

des déserts (Jean Damaskin) ; les mains sont amenées vers le milieu du
corps et tiennent chacune soit une croix à trois bras, soit une branche
reverdie, un rouleau ou les attributs du personnage respectif 129; parfois
la main droite, plus Mel 6e, fait le signe de la bc'qiédiction 129 (fig. 17 et

19). Autour de l'abside pentagonale, les
saints Basile, Grégoire, Jean et Nicolas
portent également le costume habii uel
des évéques 131

Si pour la position des tours, le
maitre orfévre de 1673-1674 a suivi
le modèle de Bistritza, en revanche,
pour leur forme, il s'est servi du kivotion
de Iacov et Marco de 1671. Les trois
grandes tours de l'axe du milieu sont
identiques à celles de Tismana : le tam-
bour octogonal séparé par un cordon it
deux registres, les fenétres ouvertes
sur chaque face, les toits, petits, trian-
gulaires à l'extérieur, faisant la transi-
tion vers la base carrée (y compris le
seuls quelques-uns des ornements de

Tismana ne se retrouvent pas au kivotion de Snagov (fig. 2 et 16). Le
toit et la frise it fleurons ajourés, de même, identiques 132.

Quoiqu'il ait reproduit les éléments principaux de deux modèles
différents (séparés par un siècle et demi), le maitre orfèvre anonyme du
kivotion de Snagov a marqué son ceuvre de quelques détails caractéris-
tiques de son époque : les ornements des bords horizontaux composés
de feuilles allongées et de fleurs ; la frise ajourée appliquée sur la base
de la boite et sur l'abside pentagonale ; les colonnes qui séparent le

122 a) Tenant une croix Démètre, Georges, Théodore Tyron et Stratilate ; b) tenant
un rouleau : Elle; c) Cosme et Damien qui pratiquaient la médecine sont représentés
tenant dans la main droite une boite de pommade et dans la main gauche une spatule pour
rapplication du médicament.

130 Avacum, Ele, Cosme e le faiseur de miracles et Jérémie.
in Pour des représentations semblables dans l'art byzantin ou suivant cette tradition

G. Millet, Le monastère de Daphni, 1899; Cuneo de Arges, pictura de la biserica Sf. Nicolae
Domnesc, dans Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice », X XVI (1917.-1923) ; G. Millet,
Monuments de l'Athos. Les peintures, Paris, 1927; I. D. .5tefilnescu, La peinture religieuse en
Valachie et en Transylvanie, Paris, 1930-1932.

132 Les petites tours des coins (au kivolion de Snagov) sont semblables au kivotion de
Bistritza seulement par leur position ; comme forme, elles sont différentes : octogonales, en deux
registres, des fenètres sur chaque face ajourées sur la rangée supérieure et seulement creusées
sur la rangée inférieure , la base carrée, des pendentifs faisant la transition du tambour

la base..

506 DING GIURESCU 40
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Fig. 25. La boite de Tismana (1671) : ornements gravés ab) sur le couvercle entre
les médaillons ; c) sur les frontons se trouvant entre les colonnes.

507
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gravures, à chapiteaux en feuilles d'acanthe et une tige fleurie et émail-
lée ; les motifs tirés du monde végétal des frontons des arcades, au-
dessus de chaque gravure ; la tige avec des fleurs et des fruits de Pab-

side pentagonale (fig. 17, 19,
et 16) : le maitre orfèvre de
Snagov a done représenté un
décor floral spécifique de son.
époque. Néanmoins, la gra-
vure n.'a pas la finesse du
modèle de Bistritza, les traits
des personnages sont plus
durs, et les plis des vétements
moins réussis. L'orfévre vala-
que a ainsi réalisé le kivot ion
de Snagov, en empruntant
aux modèles anciens et nou-
veaux à sa portée, et en les
actualisant par les éléments

», , décoratifs de son poque133.
L'addition de 1785, avec

son répertoire floral et zoo-
morphe, caractéristique dii
baroque cultivé dans les Pays
Roumains au XVIII.' siècle

est moins réussie et ne s'in-
tégre pas A. Pou-vrage (fig. 16)..

De Panalyse faite, on
pent tirer quelques conclu
sions.

CEuvres commandées, destinées au eulte, les orfévreries ont
été travaillées sous la direction et sur les indications des donateurs
ou d'un « ispravnie ». Outre l'iconographie byzantine, elles expriment

Fig. 26. Le reliquaire de Tismana (1671) :
ornements gravés ou ajourés.

133 Al. Odobescu, dans Citeva ore la Snagov, considère le kluotion de Snagov comme
étant imité par un orfèvre du pays, d'après les anciennes ceuvres byzantines ou vénitiennes .-
(p. 401). IL remarque également la ressemblance avec celui de Bistritza, mais ne fait pas le
rapprochement avec l'ouvrage de Iacov et Marco de Tismana. Le kivotion de Snagov, ajoute
Odobescu, doit avoir été travaillé d'après un modèle plus ancien qui aura existé auparavant

Snagov, comme il en existait un très semblable, déposé au monastère de Bistritza par ses
fondateurs, vcrs la fin du XV e siècle s (ibidem, p. 401). Le modèle s plus ancien n'est pas,
croyons-nous, le lauotion de Bistritza, mais celui de Tismana.
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certaines traditions de Phistoire de la Valachie : les tours de Tismana se re-
trouvent dans celles du kivotion, le reliquaire du même monastère fait
le premier récit en images de la construction de l'église et de la -vie de son
fondateur, Nicodème ; dans le k,ivotion de Snagov se retrouvent deux
ceuvres représentatives de Porfèvrerie valaque c,elle de Bistritza et
mile de Tismana, séparées dans le temps par un siè,cle et demi. La repré-
sentation en images de la vie de Nicodème et de la fondation du rno-
nastère, confirmée par certains témoignages du milieu du XVII' siècle,
done antérieurs aux orfèvreries analysées, rend plus évidente Pancienneté
de certaines traditions dans lesquelles le fait historique et la fiction se
joignent. Les traditions populaires, formées parfois longtemps avant
d'être consignées dans une ceuvre littéraire ou artistique, peuvent parfois
servir à la compréhension de certains aspects du passé, souvent même
très éloigné bien entendu passées au crible de la recherche scientifique.

Le processus de la création artistique appartient aux artisans :
ce sont eux qui ont imprimé à ces objets à destination spéciale, avec
forme et Piconographie consacrées, le caractère d'couvre d'art. Les dimen-
sions, la ligne de la gravure, la stylisation et la répartition des orne-
ments, la proportion entre les éléments décoratifs et figuratifs, la transpo-
sition dans l'iconographie de certains détails de la vie, expriment lea
différents aspects de cette création. Représentants des différentes cat&
gories de travailleurs, les maltres du moyen age sont les premiers créa-
teurs de ces valeurs artistiques, travaillées pour la clas-se féodale domi-
nante et exprimant l'idéologie de cette classe. La reliure de Franco
Marcanici, le kivotion des orfèvres Iacov et Marco--tous les trois de Kipro-
vae le reliquaire de Tismana et le kivotion de Snagov, ceuvres des
orfèvres valaques, forment dans l'orfèvrerie roumaine du XVIP siècle
un groupe à part. Nous retiendrons pour la caractérisation de ces ceuvres
les éléments suivants :

Une relative connaissance du dessin et de ses règles ; la pers-
pective est souvent absente des composition.s, les figures humaines sont
exprimées avec naiveté.

L'utilisation d'un répertoire décoratif varié, unissant les motifs
du. gothique 134 A, la flore de la Renaissance, les stylisations de l'Orient

l'ornement du baroque européen 135.
134 On retrouve également des elements du style gothique dans l'architecture des Pays

Roumains au XVII° siéele. Nous pouvons mentionner les 4 salles gotbiques e bien connues
du monasare de Dragomirna, de l'église Trois Hiérarques et de Cetfituia Grigore Ionescu,
Istoria arhitecturii romeinesti, Bucarest, 1937, p. 380; Scurld istorie a artelor plastice, I, Bucarest,
1957, p. 276.

134 La reunion d'un repertoire fort varié de motifs decoratifs, du gothique à l'art musulman
et au baroque, peut etre également constatée dans l'orfèvrerie du XVII ° siècle du sud du
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Danube. Voir : Bojana Radojkovi6, Enamel crosses of the 105 and 17ek century, dans
4 Muzej primenene umetnosti », Belgrade, 1955, no 1, p. 53-84 et le résumé anglais des pages
85-86. D'ailleurs, vers le milieu du xvir siècle, l'ornementation baroque apparalt aussl
bien dans l'orfévrerie de Kiprovac que dans l'orfèvrerie travaillée en Serbie, en Bosnie et en
Macedoine : Dr. Ivan Bach et Bojana Radojkovi6, Le travail artistigue des métaux des peuples
yougoslaves, Belgrade, 1956, p. 14.

.510 DINU GIURES cu 44

3. La stylisation des ornements, des personnages et des figures est
.différente chez les orfèvres -valaques et sud-danubiens par comparaison
2,11% orfèvres saxons de Transylvanie. Les rapports existant entre les
.orfèvres de Valachie, de Bulgarie et de Serbie ne datent pas du XVII°
siècle : ils sont bien plus anciens. Une étude comparative de l'art des
.orfèvres du nord et du sud du Danube mènera, sans doute, a de pré-
cieuses conclusions.
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ELEMENTS FOLKLORIQUES BALKAN° - ROUMAINS
DANS LES MUSIQUES DU RITUEL NUPTIAL

par EMILIA COMISEL

Chez tous les peuples du monde les événements importants de la
-vie des hommes (naissance, mariage, mort) ont engendre des manifesta-
tions complexes qui contiennent des elements A, caractère varié (écono-
mique, juridique, magique, artistique).

Examine sous ses deux aspects rite de passage (van Gennep)
et spectacle (Kaiev, Bogatirev, Toschi, « rite-spectacle », A. Schaeffner
H pré -théâtre ») le mariage offre un materiel précieux pour la
connaissance de Phistoire sociale et culturelle du peuple et de
Phistoire de la musique. Quoique le ceremonial nuptial ait évolué,
en accumulant des influences et des superpositions multiples, certains
rites, ceremonies et chants ont garde les restes de certaines con-
ceptions anciennes sur le monde, de certaines relations sociales an-
cestrales. La majorite de ces couturaes sont communes è, plusieurs
peuples, seule la forme de realisation artistique differ° en partie.
Généralement les actes et les ceremonies pratiques encore de nos
jours, au cours du processus de la transmission orale, out perdu
leur fonction initiale ou se sont modifies. Nous en mentionnons
quelques-uns, surtout pour relever le caractère pittoresque et l'am-
pleur qu'ils prétent au spectacle dramatique actuel : le simulacre de
rapt de la mariée, le refus d'ou-vrir le portail de l'épousée au cortège
du marié et le faux combat qui s'en suit, le conflit, apparent de nos
jours, entre les deux groupes d'invités, les trois tours executes autour
de la table et de la demeure de la mariée ou la pirouette qu'on fait
executer à celle-ci en la tenant à bout de bras, Pabondance des plata

REV, ÉTUDES SUD-EST EUROR - II, 3-4, p. 511-525, BUCAREST, 1964
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et des boissons, le rite du « passage * sous un arbre fruitier, la danse
de la poule ()rude, etc.

L'ancien conflit social et familial (le mariage sous forme de tran-
saction économique, liée A, la oréation d'une nouvelle unité économique *)
devient de nos jours le conflit dramatique du spectacle nuptial. D'un
autre 616, la conservation dans les musiques du rituel nuptial de cer-
tains motifs rythmiques d'une grande ancienneté nous perrnet de com-
prendre les premiers pas de l'histoire de la mélodie.

A notre époque, la noce paysanne, par son contenu complexe, par
la variété et l'ampleur de ses manifestations artistiques, par son atmo-
sphère festive, constitue un spectacle populaire grandiose- et impression-
nant, dans lequel alternent des moments de liesse avec des chants et
des dans-es, de galté exubérante, avec des moments solennels, drama-
tiques. Le cérémonial nuptial, unitaire dans les moments et les actions
typiques, présente dans les aspects secondaires des distinctions régio-
nales précieuses et pittoresques. Comme cela arrive pour n'importe quelle
pièce de théatre, les o actes * et les « scènes » se succèdent suivant une
certaine ordonnance qui varie dans le temps et l'espace , sur la scène
du village (dans la maiSon, dans la. cour, le long de la route, à la fon-
taine, à l'église) ; les actem.s les personnages importants de la noce,
portant des llOMF1 et des costumes spéciaux (la mariée Pacteur prin-
cipal le marié, les parrains (en Roumanie, les mariés sont courronnés
a leur mariage, généralement, par les mêmes parrains qui les ont tenus
sur les fonts baptismaux), les parents des deux mariés, les o maitres
de cérémonie les garçons d'honneur, les chanteurs, etc.), jouent leur
rôle (enseigné soit par des personnes du méme age, soit par des prédé-
cesseurs), devant un o public nombreux les invités, les participants a
la noce. Durant trois jours et trois nuits (autrefois durant une ou deux
semaines), les gens s'amusent en chantant et en dansant ; la gaité règne,
ainsi que les abondants repas. Suivant Pancienne conception, ces coutu-
mes nuptiales étaient destinées a assurer la sauté, Pabondance et le
bonheur des jeunes mariés, et l'on était persuadé que leur ignorance
attirait la malchance sur toute la collectivité ; celle-ci, ayant un rôle
a,ctiv ou passif, veillait à Paccomplissement des coutumes.

Les manifestations folkloriques appartienuent à plusieurs domaines :
musical, littéraire (-vers chantés, récités ; vers scandés et épithalames,
charmes), ch,ortigraphique et dramatique (dialogues, jeux avec travestis,
mimiques, simulations de combat).

Sans entrer dans les &tails de la noce et de ses trois étapes,
nous décrirons toutefois les moments importants qui ont conditionné
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Papparition des manifestations artistiques, afin de rendre leur comprehen-
sion plus complète (chaque scène » comporte à part le chant et la
danse une série de pratiques et de ceremonies qui se déploient devant
les « spec6teurs »).

I. L'ETAPE PRELIMINA1RE

La dcmande en mariage (Petitul) et les fivanvailles : vers traditionnels
(épithalarne oratie), chants et danses.

L'invitation it la noce : formule cérémoniale, en vers ou en prose,
mélodies de danse ou de « marche ».

La fete qui a lieu chez les mariés, samedi soir ou dimanche matin
(nominee différernment sui-vant la region) qui symbolibe la separation des
mariés de leur ancien état social : le chant cérimonial de la maiiée, des
melodies de danse (danse autour du sapin orné), vers rituels scandés, la
mélodie de la danse rituelle « le balai » (danse autour d'une perche
munie de pailles enflammées).

II. LE MARIAGE PROPREMENT DIT :

Le départ cérimonial de la mariée à la fontaine : des 9nélodies de
danse (danse à la fontaine et à la demeure de la mari6e), de marche,
des chants lyriques.

La toilette cérémoniale de la mariée (avec une coiffure spéciale) le
chant cérémonial de la maride (moment d'intense tristesse. et solennité),
des vers rituels scandés.

« Rasure (aujourd'hui symbolique) du marié : le chant du marié
(atmosphère de tristesse).

Arrivét du cortege des invités du marié à la maison de la mariée
(moment gad) : épithalames (oratii), description allégorique de la chasse
de l'empereur le mari6 qui cherche une fleur ou une biche la
mariée. Le chant: Ouvrez, portiers, les portails ou dialogue épitha-
lame entre les représentants des deux camps ; l'épithalame des presents (dons,
eadeaux), la cérémonie de l'eau : le chant de la mariée (instrumental), chants
lyriques et mélodies de danse non occasionnelles, vers scandés rituels et
généraux, au cours du banquet collectif.

Recueil et transport de la dot : le chant ou la danse de la dot (dans
eertaines localités, sur la melodie du chant de la mariee on sur des
melodies de danse courantes).
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Le « pardon #, point culminant du premier acte, la dernière et la
plus dramatique s'éparation de la mariée, de ses parents et du lieu de
son enfance epithalame dans certains villages influencés religieusement

le chant de la mariée (au nord du pays, une lamentation), dont le
dramatisme contraste avee l'atmosphère de cont3 merv eilleux et de
humour de l'épithalame ; lc danse Nuneasca « des parrains o appelée aussi

Trois fois autour de la table
Le service religieux parallèlement it la danse de la jeunesse dans

la cour de l'église.
Sortie au devant du cortège nuptial A, la demeure du marié : le chant

de la belle-ntère, la Nuneasea (ou Trois fois att.our de table ou la Dame
de la Mariée). La Dame des vierges, Danse (autour de la table).

Le Banquet (,,masa mare") : melodies de danse, accompagnées ou
non de claquements de mains au « toast », fragments de melodies ciui annon-
cent l'arrivée des plats rituels, le Chant de la Mariée (instrumental), yers
scandés yituels ou courants, satiriques, awe o-u sans accompagnement
musical, ipithalame pour le recueil des presents, la Danse de la Mariée.
Les ménétriers exéeutent de n.ombreux morceaux appartenant aux me'lo-
dies non occasionnelles (chansons lyriques, doinas, ballades, romances).

L'Enlèvement du fil d'or le dernier acte solennel et le plus impor-
tant du drame, par lequel s'effeetue « le passage o de la mariée au nombre
des jennes femmes : Le Chant de la Mariée, la Dan,se des hontmes autour
de Parbre, Invitation de la mariee à la danse contre une somme d'argent,
danse générale.

Le Chant de la poule moment de détente, à caractère satirique,
humoristiqu.e.

La danse Perinita « le coussinet
Les youtes rituelles (à, l'oceasion de la venue et du retour des parrains

de et à leur deme,ure, à Poccasion de l'allée et de la venue du cortège
et de la maison de la mariée ou du matié, etc.) sont accompagnées de
melodies de danse, de chansons lyriques, de marches ou du chant de la maries
et de vers scandés (dans certaines régions a ec un refrain spéeial sur rythme-
anapestique).

III. L'ETAPE POSTNUPTIALE (lundi ou lundi et mardi)

Les rejouissances des hommes mara : danses accompaynees de farces
(Itele), danse en travestis (capra) et mimiques (Le Flérisson, l'Ecureuil, etc).

L'arrivée du cortège des parents de la mariee: chants et danses.
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Visites protocolaires, comportant des présents et la demeure des par-
rains, des beaux-parents du ma.ié danses 4 chants appartenant cu réper-
toire non occasionnel.

Se manifestant dans le cadre de certains actes syncrétiques (mu-
sique, danse, vers, rites et cérémonies), les musiques du répertoire nuptial
sont représentées par deux catégories de pièces : 1) les danses, les vers.
et les chants cérémoniaux interprétés uniquement à cette occasion à des.
moments précis, qui possèdent des traits musicaux et littéraires propres
2) les chants, les vers et les danses du répertoire non occasionnel, sans-
caractère obligatoire, dont la fonction est d'accentuer Patmosphère de
liesse, de joie et de faste. Un grand nombre de ceux-ci sont utilisés au
cours de quelques moments de la cérémonie (accompagnés on non de
texte rituel 6ritualisés » Const. BrAiloiu).

Les mélodies de la première catégorie se groupent en : mélodies-
vocales et instrumentales. Les mélodies vocales (le Chant de /a mariée-
est le plus typique), du marié, de la belle-mère, de la dot, du sapin et des
aubes) ont un caractère unitaire et une grande stabilité dans leurs traits
de base, par comparaison avec les pièces instrumentales qui ont un
caractère hétérogène.

Les mélodies instrumentales sont accompagnées, parfois, de paroles
(la Danse des parrains, la Basilique, l'Ecureuil, le Balai, le Coussinet, le
Iférisson) ; les deux dernières ont perdu leur caractère rituel initial et
sont entrées dans le répertoire général de danse. Les raélodies instru-
mentales ayant une fonction de « marche * se distinguent selon leur-
origine et leur style : mélodies des chants cérémoiaiaux (spécialeraent
celui de la mariée), fragments de marches militaires, mélodies d'une
facture orientale transmis par les ménétriers et exécutées uniquement-
h cette occasion ou bien des chants patriotiques ayant en une large
circulation pendant un certain laps de temps.

Dans les -villages ayant une vie folklorique traditionnelle, on commit
plusieurs mélodies pour le même moment (qui appartiennent à des styles.
différents) ; dans d'autres villages une seule mélodie accomplit plusieurs-
fonctions. Par exemple, la mélodie du Chant de la mariée accomplit
plusieurs fonctions et elle est utilisée avec des textes différents, comme
Chant du marié, de la belle-mère, de la dot, comme marche, etc.

En ce qui regarde les traits musicaux, une distinction est lakes-
saire entre les melodies à forme jixe, strophiques et celles à forme libre.
Ces dernières, rencontrées au nord-ouest du pays, en exécution paysanner
et au sud et au sud-eit en exécution ménétrière, utilisent des mélodies
de doina ou apparentées avec celles-ci par les moyens d'expression que-
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chaque ménétrier emploie selon sa fantaisie et son talent. Les mélodies
strophiques, conservées surtout dans les régions où les interprètes ne sont
pas des professionnels, sont encore soumises à un vif processus de création,
ayant un grand nombre de variantes, que nous grouperons comme suit :

Le chant de la marl& 18 types naélodiques ; le chant du marié
6 types ; les aubes 3 types. Les autres chants cérémoniaux n'ont pas
de traits musicaux propres (mais seulement littéraires).

A la suite de Panalyse des chants nuptiaux, qui indique quelques
traits musicaux et littéraires propres", il ressort toutefois que ceux-ci
ont certaines similitudes avec la chanson de quéte, de moisson et le
chant funèbre genres qui se sont probablement criStallisés au cours
de la méme période historique.

L'ensemble des thèmes poétiques des chants nuptiaux souligne
et explique « le sens intérieur du déploiement des actes exécutés » (van
Gennep). La fonction magique et rituelle ancestrale de ces derniers, ré-
sultat de certaines conceptions démodées sur le pouvoir d'influencer
par le geste et le son, récité ou chanté dont les échos n.ous sont par-
venus par Pentremise de quelques textes a disparu ; ils subsistent,
dans le cadre du spectacle populaire, en vertu de la tradition avec
une nouvelle signification. (distractive et cérémoniale-festive).

En images d'une valeur artistique toute spéciale en vers lyriques
ou épiques sont (Merits : la séparation douloureuse de la mariée d'avec
son foyer, son jardin fleuri, ses arnies et ses jeux enfantins, les moments
lieureux de sa vie de jeune-fille en antithèse avec la vie dure et labo-
rieuse qu'elle aura à subir dans la maison de ses beaux-parents, l'état
d'infériorité de la femme et la rudesse de l'homme autrefois ainsi
que la beauté et la delicatesse de la mariée, le courage et la beauté du
marié (comparé au soleil). 'Invocation adressée au soleil (afin qu'il
retarde son cours et prolonge, de ce fait, la journée) et 'Invocation
adressée au.x parents décédés afin qu'ils viennent assister au mariage,
etc. Le texte des épithalames (récités A, un rythme spécifique) crée une
atmosphère d'humour robuste, de conte merveilleu.x, de héroisme.

Les chants nuptiaux sont exécutés en groupe, à l'unison soit
l'octave, soit uniquement par les femmes, soit en groupe mixte, accom-
pa2.:nés parfois par des instruments traditionnels aérophones kfltite ou
cornemuses).

Au cours du dernier siècle, mutant en MoldaN ie, centrale et du sud,
en Valachie et en Olténie, le répertoire est chanté seulement par les niéné-
triers, accompagnés d'instruments (de maniére rythmique ou rythmique
et harmonique) ; au Banat le répertoire n'est plus qu'instrumental. En
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prenant sur eux le répertoire nuptial, les ménétriers ont introduit certaines
modifications dans la facture de la mélodie, dans le style d'interpréta-
tion et ont contribné à Pappauvrissement du, répertoire et à une limita-
tion du processus de création.

Dans le répertoire nuptial actuel on conserve un grand nombre
de mélodies dont l'origine diffère, et qui appartiennent, en grandes lignes,

deux couches stylistiques coexistantes : les mélodies de type ancien,
basées sur un nombre réduit de sons, organisées selon un système archa-

formées d'une on de deux phases musicales rapprochées par leur
con.tenu, ayant une mélodie syllabique, un rythme libre et une exécution
non tempérée (it caractère solennel), à côté de mglodies plus ricentes
qtti semblent révéler une eutre culture musicale, un autre horizon artis-
tique. Ces dernières ont un caractère plus enthousiaste, plus optimiste,
quoiqu'elles contiennent aussi des textes de lamentation. Le style est
.excessivement orné ou syllabique, les moyens d'expression plus riches ;
des structures modales plus développées se contourent, la strophe devient
plus ample, le contour mélodique plus complexe. Si dans les anciens
types mélodiques, on a constaté une stagnation du processus de créa-
tion, dans les nouvelles mélodies il se développe pleinement et ceci est
illustré par le grand nombre de variantes plus ou moins rapprochées,
par Pentremise desquelles on parvient à la création de noirveaux types
mélodiques. Dans le processus de transmission orale certaines différences
Tégionales se sont fait jour, dans le cadre du style waitaire ; le même
type mélodique présente des styles variés, ce qui est &I à son assimilation
dans le style du répertoire d'une région et ce qui expliquerait aussi la
Yichesse et la diversité du répertoire nuptial. Toutefois, par comparaison
.avec les genres non occasionnels, dans les chants nuptiaux le processus
de création est limité, à cause de la manière d'interprétation, à des
moments précis, en groupe, parfois spécialisé (sa fréquence sur le plan
horizontal est done faible) ainsi qu'à cause des thèmes restreints à cette
occasion.

Les mélodies et les textes cérémoniaux présentent, done, une plus
grande stabilité par rapport aux chants lyriques non occasionnels, ce
qui n'exclut pas toutefois l'adaptation continuelle aux n.écessités artisti-
ques de la collectivité d'une régi on ou d'une époque (done leur ren.ouvel-
lement graduel).

En grandes lignes, l'ancien style des chants cérémoniaux se carac-
térise comme suit :

a) matériel sonore réduit à la tétra ou à la pentacorde, de type
majeuy, avec saut de quarte sousfinal (caractéristique à Pancien stratum) ;

11-c. 859
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ratteinte, parfois comme ornement, de la sexte majenre et de la note
sensible inférieure. Le pentatonique anhémitonique, pur ou évolué (avec
in ou deux piéns). Il semblerait que le pién du registre aigu soit apparu
premièrement (ce qui confirme la thèse du musicologu.e Paul Collaer).
Des deux formes pentatoniques : 1) avec le picnon A, la base et 2) avee
la petite tierce et un souston 4 la base, le premier parait plus ancien.
Selon la manière de remplir le pentatonique et suivant le lieu et la signi-
fication des piéns dans la structure de la mélodie, de nouvelles mélodies
et de nouveaux modes ont été graduellement créés. Les quelques mélo-
dies prépentatoniques semblent étre des formes cristallisées et ont une
faible fréquence de nos jours.

Les nouvelles mélodies sont fondées sur un matériel sonore plus
ample. Petit à petit on est parvenu par Pentremise des variantes, des
structures archalques aux modes naturels. Il suffit d'analyser les variantes
d'un seul type mélodique pour nous convaincre des étapes intermédiaires,
a-ax sein desqu.elles la lutte entre Pancien et le nouveau, la tendance de
fixation d'un seul centre tonal et rimprécision des relations fonction-
nelles n'ont pas encore trouvé tale solution définitive. Le substratum
pentatonique et la raanière de structure penta- et tétracordique sont
encore évidents dans ces nouveaux « modes »; le mywolidique, avec swat
de quarte inférieure, parfois avec le (ou le 3°) degré mobile ; le mode
de sol avec la sixte mineure et l'éolique, avec le 2' degré mobile et la
cadence frigique (tits rare).

Dans la plaine du Danube sont plus répandues les échelles chro-
matiques ou chromatisées sol avec une seconde augmentée entre les
1" et le 20 degrés, mi et la avec la seconde augmentée entre les 3° et
le e degrés.

Tableau I

La manière d'crganisation du materiel sonore

T ricorde majeur,
Tetracorde

Of

Pentacorde

lf
Pf

PP

tt
PP

PP

PP

avec le 2' degré mobile et la note sensible inférieure 1
3

10
1

10
2
1

10
4
1

la note sensible et le saut de 41e inférieur 1

4
mobile 1

1

à la 4te infthieure
et la note sensible comme ornemenlée

et le 3' degré mobile
et le 5° degré légèrement atteint
parfois avec la note sensible et le 4e degré mobile

sans le saut de 4te, avec la note sensible
ff avec substratum pentatonique

PP saut
PP PP 13

f PP tf
ft Pt PP

Hexacorde
Tetracorde
Pentacorde
Hexacorde PP PP f f 3 P f f PP f f

ft avec le 4e degré mobile
Tricorde mineur (substratum pent.) avec
Tetracorde avec souston (fa )
Pentacorde ff PP le 4° degré
Pripentatonique
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Pentalonique 5 avec 1 pién (mobile ou non) et la note sensible inférieure 16
Ilexacorde chromalique avec la note sensible comme ornementée 1
Penlatonique 1 hémitonique, avec I pi&

,, If 2 piéns (avec fa) 6
Mixolydique avec le 6' degré descendu 1
Sol ehromatique avec le 4' degré (lydien) 1

SP Pf PP 4 degré mobile 2
la PP (seconde augmentée entre les 3e-4' degrés) 1
la Of ( ,y PP et souston) 1.

L'exécution non tempérée de certains sons, aNec une forte émis-
sion gutturale.

La mélodie syllabique évolue par petits intervalles en directioa
descendante, une statistique des intervalles nous indiquant la prépon-
&ranee des secondes majeures descendantes (801) et ascendantes (491)
des tierces mineures (209) et des tierces majeures (162) et des quartes.
ascendantes (118 par rapport A 65 descendantes) ; la quinte et la sixte
apparaissent très rarement, surtout entre les lignes mélodiques de la
strophe. Un rôle important dans la structure de la mélodie est &tam
par le saut de quarte, le jea de la tierce majeure, ainsi que par les

pentatonisrnes» (C. BrAiloiu), spécifiqu.es au style.

Tableau 2

Le nombre des intervalles dans les mélodies strophiques
1. son 2. de Mineure 2. de Majeure 3ce Min. 3ce Maj.

asccnden. descen, asc. desc. ase. desc. ase. desc.

492 209 422 491 801 143 66 73 79

631 1.292 209 162

4te 5te 6te 7m e 8ve
ase. des. ase. desc. asc, ase. ase.

118 65 38 13 3 1 2

183 51 3 1 2

(94 mélodies analysées)

Le nombre des intervalles dans les mélodies 6 forme libre
I. son 2. de Mineure 2. de Majeure 3ce Min. 3ce Maj. 4te

ase. dese. ase. dese. ase. desc, ase. dese. ase. desc.

123 14 26 26 34 13 12 3 9 4 3

40 60 23 12 7

5te

ase.
2

(3 mélod ies analysées.)
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La strophe mélodique est asymétrique, construite d'une ou de
deux phrases parfois apparentées et du refrain (généralement final). Par
certains schémas de forme, le chant cérémonial se rapproche de la chanson
de quéte tArf, .ABrf, ABB, etc.).

Le refrain régulier ou irrégulier, de 3 12 syllabes, possède un
certain texte kLa Mariét, chère Mariée, <4 Hai dainam i iard dainam *

Lao », etc.). Les strophes de 3 ou 4 lignes mélodiques appartiennent
au style nouveau.

La phrase à structure form& de deux motifs (qui s'étend sur une
forme métrique de 6 ou 8 syllabes), ainsi que les procklés de création
de la stropbe sont communs aussi à d'autres genres, mais dans les chants
nuptiaux on préfère le procédé de la répétition des motifs en chaine
(ab be cd), le remplacement du premier ou du dernier motif, par
des éléments nouveaux tab ac ad, etc.) et la tran.sposition du motif
à la seeonde ou la tierce inférieure.

Dans les anciennes mélodies les finales des lignes intérieures
sont syllabiques et s'exéeutent sur les degrés 2, 1, 4, plus rarement sur
le 3 ou le VII, et la cadenc,e finale est réalisée par la seconde majeure
descendante, par le suston, la note sensible k Beim Pordre de fréquence).

Les sons initiaux de la strophe, des lignes intérieures et les sons de
cade,nce constituent les pilons de la mélodie. Les mélodies commeneent
par les degrés 1, 5, 4 ou VII (suiv ant Pordre de fréquence) tandis que
les phrases intérieures avec les degrés 3, 4, ou 5 (dans l'ordre de fré-
quence). Les mélodies plus récentes commencent assez souvent avec les
degrés 7, 8, 5.

Tableau 3

Cadences finales

Par 2de Majeure descendanle 34 exemples +
VII ascendante 13 Pf +
3ce Maj cure desc. 8 ,
3ce Alineure aseen. i PP

4.te ascenden le 4 ff
sensible ascend. 13 ff +
Récitatif 10 7f
4te descend. 2 11

5te descend. i ff
cad. frygienne i f 3,

cadence mélismatique 5 Pf

Cadences intérieures

Sur le 2e degré 31 exemples +ier 31 ff +
3` 16 f 9 +
4e 22 ff +
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5e degré 11 exemples
6e 2 PP

VII,, 13 pp +
V pp 3 PP

La note initiale de la ire ligne mélodique

Le rythme libre, parlando rubato ou giusto syllabique. Tine seule
mélodie (le Chant du. Parrain de Transylvanie) est en aksak, dans la
mesure binaire composée. Le caractère sobre, solennel des chants de
l'ancien style a été partiellement modifié par une riche ornementation

observée dans les dernières décennies de notre siècle en leur impri-
mant un caractère lyrique rapproché du chant non occasionnel.

Dans les mélodies d'une facture plus neuve, les systèmes rythmiques
traditionnels ont été, contaminés avec le système classique européen ;
dans certains cas les mélodtes ont des mesures simples (de. 2/4) ou
mixtes

Tempo large, parlando ; les sons fortement, allon.gés, dans une
intensité égale. Le tempo plus v if, giusto ou quasigiusto, utilisé pour
l'exécution des chants du nouv eau type, leur confère un caractère plus
vif, plus optimiste, plus dynamique.

La situation actuelle du répertoire nuptial est inégale en ce qui
concerne les régions, et dépend des conditions locales de développement
et implicitement du degré de développement du niveau culturel et
artistique des habitants. Phénomène humain en continuelle transforma-
tion comme, du reste, la vie qu.'il reflète, le chant nuptial a subi aussi
des modifications qui out changé sa fonction, sa thématique, sa structure
et sa forme. Mais le processus d'évolution du répertoire nuptial est en
étroite corrélation avec l'évolution du cérémonial. La réduction de celui-ei

quelques moments essentiels observés dans la majorité des villages
et la nouvelle attitude du peuple envers le rite, adopté dans son aspect

extérieur, Spectaculaire, a d4termiué une série d'aspects évolutifs :
perte de la fonction rituelle du r4pertoire (mgintenu aujourd'hui unique-
ment comme un élément de faste); la dissolution de son lien direct
avec les moments rituels et son exécution à n'importe quel moment

Sur le 1" degré 31 exemples +
2e 79 1 77

3e P7 9 77 +
4e 119

10 PP +
5e
6e

,,
"

.15 77 +
7e 79 4 PP

8e lt 4 77

V 77 8 77

VII 7 PP
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524 EMILIA COMI$EL 14

de la noce ; son passage dans le domaine non occasionnel, en ce cas la
mélodie s'associe avec différents textes lyriques (phénomène possible à.
cause de la valeur artistique de celui-ci) ; le remplacement du répertoire
cérémonial (au début seulement la mélodie, plus tard le texte et la
mélodie) par des mélodies non occasionnelles, de provenance rurale on
urbane.

Dans certaines régions méridionales et occidentales de la Transyl-
vanie, du nord de la Dobroudja et de la Valachie, le répertoire est, en
partie, bien conservé. Dans ces régions, on a récueilli ces dernièles années,.
des mélodies d'origine plus récente et textes dans lesquels se reflètent des
aspects de la vie contemporaine, preuve que le processus de création

qui se manifeste stortout dans le domaine littéraire n'a pas cessé..
Le développement historique des peuples balkaniques, leurs rela-

tions économiques et culturelles, ainsi que les influences réciproques qui
se sont produites ont déterminé une communauté folklorique.

De nombreux ouvrages ont été publiés touchant cette communauté
folklorique, particulièrement en ce qui coneerne Pethnographie et le
folklore littéraire.

En échange, les problèmes coneernant le folklore musical n'ont ét&
pris en considération que beaucoup plus tard et, même alors, non pas
dans leur totalité. A part Béla Bartók, dont les études et les méth odes
devraient Atre suivies et étudiées, peu d'ethnomusicologues ont essayé
d'entreprendre difficiles études.

Les recherches d'un de mes collègues Georges Ciobanu concer-
nant certaines structures modales communes au folklore roumain et au
folklore bulgare, ainsi que mes propres essais relatifs aux similitudes
existantes entre la doina et le chant épique roumain et les mêmes genres
des nays balkaniques, constituent un début timide et inédit.

A mon avis, pour Péclaircissement de ce problème, il serait
utile d'étudier la parenté qui existe entre chaque genre à part ces.
genres ne représentant pas uni4uement des catégories de classement
esthétique, mais des réalités concrètes dans leur évolution historique et
de connaltre en outre les problèmes de l'héritage daco-gète, de la culture
gréco-romaine, byzantine et paléoslav e et à une époque plus récente

Pinfluence orientale turque et perso-arabe. Si, en ce qui touche aux
coutumes nuptiales, les folkloristes et les ethnographes ont trouvé une
grande parenté entre les moments eérémoniaux et le déroulement du
mariage avec ses formes spectaculaires, chez les différents peuples balka-
niques, les avis des spécialistes concordent en ce qui concerne le problème
des musiclues du répertoire nuptial qu'ils trouvent plus complexe ; mais
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les chants nuptiaux ne sont pas suffisamment connus et méme s'il existe
des recueils, ils n'ont pas été transcrits ou publiés. Les distinctions concer-
nent, généralement, l'ampleur du spectacle, Pexistence ou la disparition
d'un moment cérémonial, ainsi que la manière de succession des « actes
des « scènes» et les réalisations artistiques.

Nos conclusions sont fondées sur peu de mélodies publiées et prin-
cipalement sur Paudition de mélodies enregistrées, qui nous sont parve-
nues par Paimable entremise de Mesdames Katzarova et Hélène Stoin
de Sofia, Militza Ilijin de Belgrade et de Monsieur Cvjetko Rihman
SarajéVo.

Les genres occasionnels out conservé, en général, un fond archaique
sirnilaire, en ce qui concerne

la manière d'organisation des sons en des structures archalques ;
le groupement des phrases mélodiques en des formes strophiques

spécifiques simples, d'une ou de deux phrases, avec ou sans refrain ;
les systèmes rythmiques (parlando -rubato, giusto - syllabique

ou aksak) ;
la thématique presque identique des moments importants du

cérémonial ;
le caractère solennel des pikes ;
l'émiSSion vocale archaique ;
la manière d'interprétation en groupe, parfois antiplionique.

Les diss-emblances se trou-vent en partie dans les lois de versifi-
cation qui sont propres à chaque peuple et implicitement dans la struc-
ture de la langue respective et dans les formules mélodiques.

En conséquence, les musiques du répertoire nuptial, chez tous les
peuples des Balkans, ont les mémes moyens d'expression qui sont
par chaque peuple, en des formes artistiques originales, par leur manière
différente de la combiner et par la préférence accordée à certains procédés
de création.
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LES VIEILLES MAISONS A ÉTAGE DE ROUMANIE

Les facteurs balkaniques

par PAUL HENRI STAHL

Les habitations traditionnelles à &age de Roumanie furent souraises
hi une étude systématique ces dernières années. Quelques publications ant&
rieures avaient déjh signalé leur existence sans toutefois éclaircir les aspects
essentiels. Jadis, pour caractériser le paysage habituel des villes et des
villags roumains, on devait mentionner d'abord les maisons sans &age,
composées d'un simple parterre, type qui est encore le plus commun et
qui continue, clans des formes améliorées, une tradition locale archaique.

Les maisons à étage, rares jusqu,'au début du XX° siècle, étaient
encore plus rares auparavant ; Ion Ionescu de la Brad signale, en Mehe-
dinti (en 1859), 424 maisons à étage, chiffre qui ne représente pas même
1% du total de 42 938 maisons 1. La situation était similaire partout en
Valachie 2. Notons encore que sous la rubrique des miisons h étage sent
incIuses les maisons rurales, urbaines et celles des boYards sises dans les
villages. Nous pouvons done supposer, à juste titre, que les habitations A,
étage &talent exceptionn.elles parmi les paysans.

Les chiffres plus haut cités, dont il n'y a aucune raison de douter,
sont importants aussi sous un autre aspect. De nos jours, nous pouvons
observer dans la moitié nord de la Valachie, ainsi que dans la Dobroudja
(régions qui constituent le sud de la Roumanie), un grand nombre de cons-

Agricultura ronulnd In judetul Mehedinti, Bucarest, 1868.
Dionisie Pop Martian, Recenstuntntul constructiilor, Bucarest, 1860, publie la situation

existant dans les villes et les villages de la Valachie.

REV. tTUDES SUD-EST EURO?., II, 3-4, p, 527-546, BUCAREST, 1964
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528 PAUL HENRI STAHL

truction.s rustiques à étage. Il y a des villages oil elles détiennent la ma-
jorité. Nous nous trouvons done devant un. phénornè,ne intéressant aussi
au point de vue social ; en moins d'un siècle, Parchitecture paysanne
s'est transformée, la maison à étage constituant pour les paysans une mo-
dernisation qui caractérise le dernier siècle. D'ailleurs, les recherches
effectuées dans les villages ont confirmé cette hypothèse ; la plupart des
maisons ruStiques à étage, con.sidérées , ne datent que de la pre-
mière moitié du XIX' siècle, les exemplaires du. XVIII e siècle &ant tout
A, fait exceptionnels. Les habitations des boiards, bilties dans les villages,
tout comme celles urbaines à étage, sont plus anciennes. Parmi les pay-
sans, les premiers qui adoptent les nouvelles formes architecturales sont les
riches, les petits fonctionnaires ruraux, les prétres. Il s'agit done d'une
situation similaire à celle qui, A, la méme époque; marquait un processus de
différenciation sociale de plus en plus profon.de, séparant les paysan.s en
divers domaines de la vie. La maison à étage, constituant au début un luxe,
n'a pu se généraliser qu'au moment nit un certain bien-ètre s'oit progres-
sivement accru.

Parmi les diverses maisons à étage utilisées par les Roumains, les
j3lus intéressants exemplaires existent dan.s la Valachie et la Dobroudja ;
ils présentent des ressemblances souvent frappantes avec les constructions
existant au sud du Danube. Leur origine ne peut done pas ètre expliquée
en appelant exclusivement h., des causes locales (par exemple Faction du
relief, qui aurait provoqué Papparition de l'étage). Les maisons de Ron.-
manie et celles de la. Péninsule Balkanique doivent étre étudiées compara-
tivement, de méme, que doivent l'étre les constructions rustiques à étage
et miles urbaines.

1) Le premier groupe, qui paralt élre le plus évidemment lié aux
constructions balkaniques, est utilisé exclusivement dans les vines. Ti
s'agit de palais et maisons élégautes destinées aux boiards et aux riches
commerçants des vines.

C'est la moins connue des maisons à étage, car elle disparan au
XIX siècle, sans laisser trace dans la vie rustique Pexception de quel-
ques éléments décoratifs). La Valaehie du xviir sièele et méme de la
première moitié du XIXe , fortement liée à l'Empire ottoman et A. l'Orient
par des rapports économiques et politiques, emprunte nombre d'éléments
d'une culture venue du sud. Les habits, les pièces meublant les mais9ns
(tapis, kllims, coussins, divans) et, enfin, la favn mème de construire les
maisons sont importés et se soumettent aux règles de la vie turque et
balkanique.

www.dacoromanica.ro



VIEILLES mAisoNs A ETAGE DE ROUMANIE 529

Or, A. cette époque, les vines, dans la plupart des régions balkaniques
,ou de l'Asie Mineure, connaissaient une architecture Et étage 3r Elle est
probablement d'origine ancienne et peut étre mise en relation avec Parchi-
tecture byzantine. Aleksandar Deroko la considère le correspondant
local d'une architecture qui s'était développée dans une grande partie de
l'Europe du moyen Age Iféritée par les Tuns, après avoir conquis le
vaste territoire appartenant à Byzance, elle a été adoptée par des popu/a-
tions diverges, qui vivaient dans des conditions de vie similaires 5.

Le bois était largement utilisé dans les constructions. Une grande
partie du bois que la Valachie et la Moldavie exportaient vers la Turquie
(vers PAsie Mineure et le nord de PAfrique aussi) était destinée aux cons-
tructions urbaines. A Constantinople, de pareils exemplaires &talent nom-
breux 6; les meilleurs se sont conservés dans les villes de l'Asie Mineure.

3 La littérature concernant ces constructions est riche. Nous citons pour la Bulgarie
aine série de travaux, qui accordent 'une place importante A l'architecture de la renaissance
bulgare (XVIII' et XIX° siècles. Georgi Kojoukarov (dans Balgarski kúsLi ot epohata na vaz-
fajdaneto, Sofia, 1953; Kim vaprosa za proizhoda i razbutieto na Srednorodopskata cäfta, Sofia,
1955; et La maison poptzlaire de la region de Tran, Breznik et Kustendil, Sofia, 1961), un des
meilleurs connaisseurs de l'architecture bulgare, décrit cetle maison dans diverses régions de la
Bulgarie. Jivko Dragomirov (dans Liasovskata cdsta, publié dans Mitteilungen des Bezirksmu-
seums Tirnovo, Varna, 1962) décrit la maison et son intérieur. St. Stankov, B. Kolarova, L.
Bototicharova (Plovdiv, Pametniti na kulturala, Plovdiv, 1960), Dimitar Kostov (A,rbanasi,
Sofia, 1959), Andrei Protici (Elenskiti ciorbadji i lihnala kú.ta, Sofia, 1925), AIilko Bitchev
(L'architecture en Bulgarie, Sofia, 1961), Svetline Bossilkov (Tirnovo. La ville et son art, Sofia,
1960), Boris Kolev et Ilia Boudinov (Koprivchlitza. Sofia), décrivent cette métne maison dans
diverses parties de la Bulgarie. Une monographie spéciate est dédiée à l'architecture de la Renais-
sance par Todor Zlatev (Beilgarskata kdsta prez epohata na vilzrajdaneto, Sofia, 1955); le méme
auteur publie aussi une intéressante étude sur l'aspect général des xilles pendant la renaissance
bulgare (Balgar.skial grad prez epohata na vazrajdaneto, Sofia, 1955). Pour la Yougoslavie notons
les etudes d'Aleksandar Deroko, clout la port& &passe l'intérét strictement local car il aborde
les problèmes intéressant tons les peuples qui ont utilise cette architecture (Deux genres d'archi-
lecture dans un monastère. L'eglise et les edifices environnants ; publié dans a Revue des etudes
byzantines * Paris, 1961 ; Origine de noire ancienne maison urbaine, dans les e Bulletin de
l'Institut Ethnographique de l'Académie serbe des Sciences *, II-111, 1953-1954; Folklorna
arhilektura u Jugoslavii, Belgrade, 1964). Branislav Kojitch (Old lay architecture in Serbia, dans
4 Jugoslavia *, 13, 1957), B. Cipan (L'ancienne architecture d'immeuble à Ohrid, dans Musee
National d'Ohrid. Recueil de travails, Ohrid, 1961), Jovan Krunitch (Architecture in Macedonia,
.dans Jugoslavia. Macedonia 19d 2) decrivent cette architecture dans quelqes-unes des principales
régions de la Yougoslavie. Dans ses travaux Georgios Alegas étudie aussi cette maison ; un tres
beau exemplaire apparaitt dans Sialista earliontika lis, la iragoudia lis k'oi mouziki lis (Athenes,
1963); des consiclérations sur celle 'liaison dans les divers pays balkaniques peuvent etre trouvées
dans The Greek house. Its evolution and its relation to the houses afilie other Balkan peoples (Mlle-
nes, 1961). Nikol K. Aloutsopolou, Ta arhontika lis Sialistas, Tessaloniki, 1061.

4 Deux genres d'architecture..., p. 381.
5 Ibidem..., p. 384, et Origine..., p. 412. La méme opinion est parlagée par B. Cipan

(op. cit., p. 151), qui decrit en parallèle les 'liaisons turque el chrétienne. Voir aussi Georgios
Alegas, op. cit., p. 59 et suiv.

6 Une bonne description d'une Lelle maison turquc appartient A Luigi Bassano da Zara
(/ costumi el i modi parlicolari de la vita de Turchi Houle, 1546). Ami Roué (La Turguie
.d'Europe, Paris, 1840, vol. III, p. 275 et suiv.) la décrit A Constantinople. Une &tide moderzie
est celle de Celal Esad Arseven (L'Art turc, Constantinople).

www.dacoromanica.ro



7 Celles du Mont Athos peuvent 6tre citées Hilandar, Vatoped, Dionisiu, Kutlumuz,
Pantocrator, Simonopetar, Grigoriat (voir ramie de D. Boloutov, Balgarski istoriceski pamet-

na Aton, 1961). Voir aussi Aleksandar Deroko, Quelques témoins de la culture matérielle du
passé. Notes ethnographiques concernant le monastére de H Bandar (dans Spoinenik Belgrade,
Section des sciences sociales, CXII, 14, 1963).

5 Celal Esad Arseven, op. cit.
Voir les travaux cités dans la note 3.

15 Voir les travaux cités dans la note 3. Pour les Albanais on peut consulter Martin
Urban, Die Siedlungen Stidalbaniens, Uhringen, 1938, p. 61.
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Leur intérieur est composé de plusieurs chambres ; celles de l'étage
forment un encorbeillement ; elle sont sou,vent plus larges et dépassent le
plan du parterre sur tonte son étendue, ou partiellement (par exemple
une seule chambre, ou l'espace encadrant les fenétres). Le parterre était
habituellement en briques et l'étage en bois massif, on en clayonnage
enduit de pisé, encadré par une charpente en boisl Souvent, l'étage, on
une partie de ses parois était consiituée de barres en bois entrecroisées
qui laissaient l'air et la lumière pénétrer à l'intérieur. Parfois, seules les
fenétres étaient ainsi construites. L'étage, plus large que le parterre, uti-
lisait au maximum l'espace étroit qui existait dans les agglomérations
urbaines et surplombait les rues tortueuses et minces. Le toit a quatre
pentes douces ; il est convert de tulles. Ces maisons, serré,es les unes contre
les autres, étaient facilement la proie des incendies qui ravageaient
périodiquement les villes.

Dans les monastères de la Péninsule Balkanique, les constructions
abritant les moines avaiént le même aspect ; étages en bois, surplombant
le parterre ou les étages inférieurs 7.

L'étage des maisons renferrnait le plus souvent une chambre ayaait
une utilisation semblable à celle du tchardak roumain ; situ& vers
fagade, elle était entourée de fenétres qui l'isolaient de l'extérieur et la
distingu.aient du tchardak roumain, ouvert vers l'extérieur. Cette organi-
sation correspond ainsi au caractère de la vie familiale, commune jadis
pour une grande partie de la population balkanique. Les femmes, abritées

l'étage, passaient leur temps dans cette chambre, nommée sergykh par
les Tuxes 8, tchiardak ou kiosk par les Bulgares tchardak par les serbes ;

on la connaissait aussi en .Albanie. A mesure que ces constructions s'éten-
dent vers le nord et avoisineaat la Roumanie, le-ur caractère fermé change ;
le foichor ou le tchardak (noms employés par les Rou.mains) ouvre ses parties
latérales et avance vers la fagade, par rapport aux autres chambres de la
maison.

Ainsi, le problème se complique, car, A, côté des rnaisons de la Vala-
chie qui gardent intégralement le caractére des maisons constantinopoli-
taines, on trouve des constructions d'aspect très varié, qui forment une
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gamme continue jusqu'A, la maison roumaine à foichor. Mais la Valachie a
connu aussi (surtout au XVIII' siècle) les maisons ì encorbellement et
le tehardak fermé vers l'extérieur. LazAr *dineanu décrit le palais du vol-
Tode, ayant un étage avec des fenêtres petites et oblongues fermées avec

Fig. 1. - Maison avec encorbellement, à CImpulung.

des cafas (jalousies colorées) et un hau,t tchardak ou un balcon fermé par
des Titres et des jalousies, nommé sa,cnasi (où reposait la femme du voivode
avec les femmes qui lui tenaient compagnie). Le parterre était occupé par
des celliers, des caves et par les chambres des boyards ou des domestiques n.
Mais les maisons dont le parterre n'était composé que de chambres habi-
tées (comme c'était souvent le cas dans les vales balkaniques) existaient
aussi. Les Turcs les utilisaient par exemple dans les villes de la Dobroudja 12,
Ion Ghica raconte dans une de ses lettres que le vieux boyard Ghica 4 ...

n Influenla orientald asupra limbei ;i culturii romdne (dans Convorbiri literare s,
Bucarest, XXXIIV, 1900, p. 769). Un bel exemplaire est reproduit par Grigore lonescu (Docu-
mente de arhitecturd romdrteascd, Bucarest vol. VI, fig. 146). Adrian Corbu (dans Bucurestii
Vechi. Documente iconografice, Bucarest, 1936) reproduit plusieurs exemplaires de Bucarest.
Tout aussi connus sont ceux de Cimpulung, ou l'encorbellement et méme des éléments déco-
ratifs se sont maintenus jusqu'au XX siécle.

12 Dr. Camille Allard, Mission medicate dans la Talarie-Dobroutchu, Paris, 1857, p. 33.
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13 Opere, Bucarest, 1956, P. 281.
14 Idem, p. 347.
18 Liées A la vie orientale, ces constructions ont rapidement disparu de Bucarest, car

les bolards et les commereants qui les ntilisaient avaient adopté des modes nouvelles, genera-
lenient d'origine occidentale.

19 Les descriptions de l'intérieur oriental dans la Péninsule Balkanique sont nombreuses.
A la bibliographie contenue dans la note 3, on pourrait ajouter les descriptions d'Ami Boué
-(op. cit.), de Dimitar Droumev (Trevnensko rezbarsco iskrzstvo, Sofia, 1962), DimitAr Droumev
et Asséne Vassilev (L'Art bulgare de la sculpture sur Lois, Sofia, 1955), Zahari Dimitrov (Dar-
vorezbenata ukrasa y ceiftala na Rusi Tchorbadji, Sofia, 1956), Aleksandar Deroko (L'intérieur
.d'une vieille masion de Belgrade, dans Godistchiak Muzeia grada Beograda I, 1954) ; ces
derniers travaux mettent en relief surtout la decoration en bois. En Roumanie on connaissait
.aussi cette decoration en bois et les pieces caractérisant l'intérieur balkanique. On devrait ajouter
aussi que le mode de vie dans ces interieurs suivait les regles accoutumées au sud du Danube.

27 Lazar SAineanu (op. cit., p. 771) note la presence du tandour situé sous une table
au-dessus de laquelle était mis un tapis. En soulevant les coins du tapis et en approchant les
genoux on parvenait A se réchauffer.

18 Gheorglii Kojoukarov (op. cit.) reproduit quelques beaux exemplaires, dont une partie
soutenue en console ; Dimitar Stankov décrit le décor d'une série de ces constructions (La
Balustrade décorative dans la région de Kustendil, Sofia, 1961). St. L. Kostov et E. Peteva (La
vie rustigue et l'art paysan dans les environs de Sofia; Sofia, 1935, p. 190) affirment que Sous
l'influence de l'architecture urbaine, un porche se développe devant la porte d'entrée * chez
les maisons sans étage, mais ce tchardak résiste aussi lorsque la maison a un étage ; le plus sou-
vent il s'agit de constructions recentes. Quelques beaux exemplaires sont reproduits par Paul
Petrescu (Observations on folk art in Timoc ; dans Revue des dudes sud-est européennes, Bucarest,
I, 3-4, 1963).

19 Srpski etnografski sbornik, 1903, p. 459 et suiv. ; Jovan Krunitch (op. cit.); Aleksandar
Deroko (Folklorna arhitektura...). Djordje Petrovie, Doksati i eardaci u narodnoj arhirekturi,
Beograd, 1955 ; Branislav Koji 6, Staragradska i seoska arhilektura u Srbii, Beograd, 1940.

29 N. Ghika-Budesti (Evolutia arhitecturii In Muntenia i in Oltenia. IVe partie ; Buca-
rest 1936, p. 114 et suiv.) signale la presence du foichor parmi les palais de la Valachie.

532 PAUL HENRI STAHL 6

avait de grandes salles, des chambres de passage et des sagnasi 13. Dans
-une autre lettre 14 il affirme que le boiard Buzoianu avait une grande
maison dans la rue Mihai Von., Pétage surplombant le parterre et la rue
(casd Cu nos) 15.

L'intérieur oriental, avec des meubles bas, placés autour des murs,
{les divan.s converts de tapis, les plafon.ds en bois sculpté, était habituel
pour ces maisons 16. Pendant l'hiver, on utilisait pour se chauffer magi le
brasero habituel au sud du Danube 17.

2) Les formes de construction ayant le tchardak (foichor) ou.vert
fluent beaucoup plus répandues en Valachie clue les maisons décrites
auparavant, car elles s'implantent progressivement, cians les villages. Le
tchardec ouvert existait aussi en Bulgarie 18 et en Yougoslavie 18. Partout,
dans les villages roumains, la maison à foYchor caractérise le XIX' et le
XX° siècle. Nous citons maintenant les principaux aspects qu'avait la
maison rurale on urbaine avec foichor, en Valachie 28.

Le foie/tor est situé sur la faade de la maison, au. niveau des cham-
bres de l'étage. Ces constructions nous intéressent par leurs belles propor-
tions, considérées à juste titre parmi les plus remarquables de Parchitec-
ture roumaine. Bordé d'une balustrade (nommée parfois parmaclyk)
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tonstitue un espace habité ; on y dort pendant l'été, on y travaille, on s'y
repose 21.

Le plan de l'étage, situé au niveau d-u, foichor, est u,tilisé tradition-
nellement aussi pour les maisons sans-étage. Il s'agit de la casa (chambre

12 c. 859

Fig. 2. Maison à foichor, construite au XIX' siècle relevée
par Adrian Gheorghiu.

labitée) et la tinda (chambre de passage) ; Pentrée est située dans la
tinda. L'organisation de l'intérie-ur, l'emplacement du foyer, les propor-
tions des chambres, sont habituelles pour les maisons sans étage. La tinda
n'a pas de fenêtres, ou n'a qu'une seule, de petites dimensions ; la chambre
habitée en a deux vers la façade et une autre latérale. On trou,ve, toujours
parmi les maisons construites au XIX' siècle, le plan composé de trois
chambres ; une piéce étroite, à gauche (habitée), une tinda centrale, qui
abrite la porte d'entrée et une troisième, plus large, A, droite (odaia fru-
moasl ou casa mare la belle chambre ou la grande). Les deux plans
décrits sent presque les seuls utilisés dans les anciennes constructions
paysannes àfoïchor. Les maisons des boiards ou des commerçants connais-
saient le plan avec une Linda contrale et quatre chambres latérales, qui
doublaient ainsi l'espace habité.

21 Le méme nom, forchor signifie parfois un kiosque situé dans le jardin, construction
qui se rattache elle aussi aux architectures byzantine et turque ; on y mange, on dort, on se
repose pendant l'été. Folchor était minim& aussi la tour d'ob un gardien surveillait la vine pour
signaler les incendies. Enfin, chez les maisons construites au XX` siécle dans les villages, on
nomine foichor un espace situé toujours sur la façade, ayant une seule fonction, celle de couvrir
l'escalier d'accés vers la véranda.
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22 s'agit des cas oh la linda est partagée en deux, la partie postérieure étant
comme cellier. Des informations plus amples sur les plans des maisons dans Paul H. Stahl,
Planurile caselor ronitine§ti fdreinegli, Sibiu, 1958.
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L'emplacement du foichor -varie selon la composition du plan ;:
quand il s'agit d'un plan asymétrique, il est placé devant la porte laté-
rale de la façade. Selon une statistique établie en Valachie, les maisons
ayant un plan asymétrique out leur foichor situé sur la façade, mais laté-
ralement (40 cas devant la porte, pour un seul cas dans la partie opposée

la porte). Les maisons ayant un plan symétrique ont le foichor centraL
(36 cas) et, rarement, latéral (1. cas-). Les chiffres sont catégoriques ; son
emplacement est en rapport avec la porte d'entrée, bien que le passage
vers Pentrée soit rarement abrité par le foichor. En méme temps, il sur-
monte l'entrée de la cave, situ& au parterre. Les &miens plans as3rmétri-
ques, composés de trois chambres inégales, avaient la porte situ& A, gauche
de l'axe central de la façade ; le folchor est, lui aussi, à gauche. Ajoutons
encore que presque la totalité des maisons à plan asymétrique et foichor
placé vers les extrémités de la façade sont des exemplaires construits avant
le XX° siècle ; les maisnns à plan symétrique et foichor situé vers le
centre de la rnaison swat presque toutes construites vers la fin du XIX' siè-
cle ou au XX' siècle.

Progressivement, le plan composé d'une tinda centrale et de deux
chambres latérales de dimensions égales accrolt -son importance et attire
vers l'axe de la façade la porte d'entrée et le foichor. La construction tout
entière devient ainsi symétrique. Rarement, les exemplaires construits
dans la deuxième moitié du XIX' siècle ont les chambres latérales divisées
en deux par des murs parallèles A, la façade. Le cellier peut Atre inclus parmi
les chambres de l'étage, mais il est habituellement placé au. parterre 22..
Finalement, parmi les plus récentes constructions à foichor, une des chain-
bres latérales occupe l'espace de la véranda situé devant elle ; la tinda,
l'entrée et le foichor gardent leur position centrale, mais le plan est de
nouveau asymétrique.

Le parterre des constructions élevées dans les -villages avant le milieu,
du XIX" siècle abrite une cave. Cette dernière a son entrée située sous le
foichor, qui parfois est construit A, un niveau plus haut que celui des cham-
bres de l'étage pour faciliter Paccès vers la cave. A mesure qu'il s'agit de
constructions plus récentes et plus hautes, le parterre abrite, à côté des
caves, des celliers et finalement des chambrei habitées ayant habitu.el-
lement une double fonction : cuisine et chambre à coucher. L'étage est en
même temps de plus en plus rarement utilisé et prend le caractère d'une
chambre de parade.
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Fig. 3. liaison it foichor de Prahova (XIX siècle), releve par Al. Zagorilz.

de l'étage ; une deuxième porte, composée de planches entrecroisées laissant
passer Fair et la lumière, est sank sous la façade du foichor 23. Au-dessous
de la véranda de l'étage il y a un espace (nommé gyrlitch) dans lequel
on pénètre par cette porte extérieure située sous le folchor ; il a une fonc-
tion pratique, abritant les vases, les ustensiles, le bois. La cave abrite lea
produits des fermiers, notamment des fruits et des boissons aleooliques,
rarement de la viande conservée.

Le toit de la maison, à quatre pentes, a la méme forme que le toit
des maisons sans étage. Il est couvert d'échandolles, rarement de tuiles.
Le toit du folchor est à trois pentes, adossées au toit de la maison. Lors-
que le foichor est situé vers les extrémités de la façade, son toit latéral
prolonge le toit latéral de la maison. La hauteur de ce toit est rarement égale

celle du toit de la maison, étant généralement plus basse. Trois épis de

Les mèmes portes existent auss1 vers le sud, en Bulgarie ou en Gréce par exemple.
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La maison à foichor contient une série d'éléments distinctifs par
rapport aux anciennes maisons sans étage. Il s'agit d'abord de la présence
de l'étage. Le folchor singularise encore plus la construction. La porte qui
mène à la cave, forte, bien fermée, est située sous la façade des chambres
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24 Florea Stilnculescu, Adrian Gheorghiu, Paul Stahl, Paul Petrescu, Arhitectura popu-
lard.romaneascd. Regiunea Ploielli, Bucarest, 1958.
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fa:Rage en bois situés vers les extrémités du toit de la maison et vers la
façade du toit du foichor, sont parfois décorés de sculptures. Dans le nord
de la Valachie, les épis peu-vent Atre en céramique (surmontés de figurines
des oiseaux).

Les murs de Pétage sont en pou,tres massives, le plus souvent équar-
ries ; les poutres it section circulaire sont rarement utilisées pour les mai-
sons à étage. Les échandolles couvrent le toit des plus anciennes construc-
tions ; le toit en chaume n'était pas utilisé pour couvrir les maison.s à foi-
chor, ce qui est explicable car ceux qui avaient la possibilité d'élever une
maison à étage pouvaient aussi la couvrir d'échandolles. Le parterre est
en briques ou en pierres ; les mu.rs sont massifs, larges, avec des fenétres
étroites, hautes, s'élargissant vers Pintérieur. Des poutres massives sou-
tiennent l'étage ; lorsque les chambres sont larges, une poutre verticale
soutient (au parterre) le plancher de l'étage.

Dans l'espace d'un siècle la maison à folchor modifie profondément
son aspect. Elle est plus haute, son parterre abrite des chambres habitées.
Progressivement disparan le mur double qui protège la cave et le gyrlitch
situé sous la véranda de Pétage, qui donnait à toute la construction un
caractère fortifié. La véranda de Pétage semble ainsi étre suspendue ; elle
est soutenue par une série de piliers. Le parterre acquiert des fenêtres
larges. Parfois le foIchor est en console, soutenu par les poutres horizon-
tales de Pétage ; dans ces cas ses dimensions sont réduites. Le toit du fol.-
chor, jadis à trois pentes, est seulement à deux pentes pour les maisons
du XXe siècle ; sa façade est ornée d'un petit fronton décoré.

L'organisation intérieure du foIchor comprend des éléments divers.
11 peut dépasser de 16-30 cm le niveau de la véranda de Pétage 24.
est entouré d'une balustrade sur laquelle s'appuyent des banes. La balus-
trade est parfois éNasée, facilitant le repos des personnes assises sur les
banes. On place souvent dans le. foichor le métier à tisser ; Pautomne on y
dépose temporairement les produits agricoles.

L'escalier d'accès à Pétage est le plus souvent situé à proximité du
foYchor et monte directement vers Pentrée de la maison. Les plus grandes
maisons, ayant un folchor massif, ont souvent Pescalier perpendiculaire
sur la façade et accoté au folchor. Dans ce cas, Pescalier et le foIchor sont
converts d'un seul toit, magsif, large, qui descend plus bas du côté de

Certaines constructions, rares, entièrement en briques et en pierre
ont le folchor aussi en pierre ; Pescalier, inclus dans le foIchor, est fermé

www.dacoromanica.ro



.-

t
i?,

: 7. ,;1'.. , ' ' ''.' . - , ' - ..: : - . " - ' ' ' ' 'r - T - r.21X(.!
/ f, ,..

Fig. 4. Maison à foichor récemment construite (1957) A Stolojani-Gorj.

T1rgovi0e, Bucure0i, Ploie§ti avaient des maisons caractéristiques
foichor. La Moldavie connaissait aussi cette construction ; nous pouvons
citer les viles de Jassy, Cimpulung, Sucea-va, Boto§ani. Pour les .Arm(Sniens
habitant parmi les Roumains de Moldavie, la maison à foichor était de
mème habituelle ; les plus connues sont les maisons arméniennes de Suceava.
On pouvait aussi observer ces constructions plus loin, vers l'est, dans la
République Socialiste Soviétique de Moldavie 26. C'est ici, en Moldavie,
que le folchor originaire du sud trouve sa limite nord et occidentale.

25 Des informations sur la maison A foichor roumaine se trouvent dans les travaux de
Grigore Ionescu (Documente de arhitecturit romdneascd, Bucarest, vol. VI, 1954, et A rhitectura
populard romdneascd, Bucarest, 1957), Nicolae Iorga (qui, dans L'Art populaire en Roumanie,
Paris, 1923, affirme l'origine méditerranéenne de cette construction), N. A. Popp (Valea Pra-
hovei trttre Predeal si Floresti, dans BSRRG, Bucarest n° XLVIII, 1929, Paul Petrescu si Paul
Stahl (Elemente de infrumuselare a locuinfelor (drdnest de pe Valea Bistrifei, dans Studii si Cer-
celdri de Istoria Arid, n° 1-2, 1955), Fl. StAnculescu, A. Gheorghiu, P. Stahl, P. Petrescu
(op. cit., et Arhitectura populard romeineascd. Reg iunea Pitesti, Bucarest, 1958), I. Voinescu
(Monumente de arlé fdreineascd din Romdnia, Bucarest, 1921). Deux études décrivent avec at-
tention la maison à foichor, Paul Petrescu (Casa romdneascd Cu foisor, dans Studii f i Cercetdri
de Istoria Artei, n°3-4, 1958) et Paul H. Stahl (Locuinfe tdranesti cu doud caturi la romani,
dans Studii si cercetdri de istoria artei, n°. 3-4, 1957).

26 A. I. Zaharov, Narodnaia arhitektura Moldavii, Moscou, 1960.

11 VIEILLES MAISONS A ETAGE DE ROUMANIE 537

par une porte massive situ& au parterre. Ainsi, la maison prend le earac-
tère d'une petite forteresse inaccessible aux (Strangers 25.

Les plus ancien.s. exemplaires connus existent dans les villes et da-
tent du XVIII' siècic ; Tirgu-Jiu, Rimnicu-rilcea, Arge§, Cimpulung,

www.dacoromanica.ro



Les con.structions abritant les cellules monacales dans les monastères
avaient souvent des vérandas et des folchor. Les plus remarquables sont
.eelles du monastère de Hurez, dont la beauté est renommée. Les principes
&organisation du foIchor restent les mêmes ; un espace large devançant

MEG -7....

,
.

Fig. 5. - Poichor au monastère de Hurcz (début du XVIII' siècle).

-véranda de l'étage, convert par un toit distinct, ayant au-dessous un
gyrlitch qui mène à la cave 27

La maison à fo1chor constitue donc un phemomène important de
l'ancienne architecture rurale et urbaine de Roumanie (en Valachie sur-
tout). La diffusion de cette construction parmi les Roumains et surtout
parmi les paysans des XIX' et XX° siècles est due A, la façon admirable

" Nous pouvons citer les monastères de Comana, Surpatele, Hurez, Cozia, Saracinesti,
le palais métropolitain de Bucarest, le monastère de Polovraci, Mtnastirea dintr'un lemn, Mamul,
Arnota, Fedelesoiu, Sinaia, Plumbuita. On pourrait citer aussi les maisons à folchor existant en
Moldavie, dans les monastères de Neamt et Agapia. Dans l'architecture civile des palais ou des
grandes niaisons des boIards, on pourrait citer le palais de Mogosoaia (avec sa large loggia), le
palais de Filipestii de Tirg, les maisons de Saracinesti, Olanesti, la maison Magheru à Tlrgu
Jiu, la maison Anton Pann a filmnicul VlIcii, la maison des bolards Glogoveanu à Glogova,
la maison Stancu Bengescu à Bengesti, la maison Budisteanu a Budesti, Draghicescu à Rim-
nicu Vileea, Sta tescu a Borlesti Arges, Barbu Ganescu à Tg. Jiu, Hagi Prodan á Ploiesti. Le
nombre des maisons a foichor était grand dans les villes ; le décor (sculptures ou entailles sur
bois) des façades altirc l'attention par sa richesse (voir Paul H. Stahl, Vechi case si biserici de
lema din Muntenia, (lans Studii si Cercettiri de Istoria Arte i, Bucal est no 2, 1963).
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dont elle répondait à leurs besoins. Les chambres de l'étage offraient de
bonnes conditions d'habitation et le parterre pouvait abriter, dans une
large cave, les produits agricoles. A une période au cours de laquelle les
4changes avee les vales devenaient de plus en_ plus actifs, l'existence de
cette cave (qui par la force des choses était mieux gardée que les autres
caves) offrait des avantag-es réels pour la vie économique. Situde de pl.&
dilection dans la région des collines ou à proximité des montagnes, la maison
.A, folchor occupe une aire territoriale qui correspond géographiquement

la zone des vergers et des vignobles.
Les constructions de la Dobroudja roumaine rappellent les construc-

tions qui existaient parmi les Tuns et les Bulgares du nord-est de la Bul-
garie, et parfois les constructions de la Macédoine yougoslave. Le foichor,
.ouvert, et en retrait quelquefois, avait une partie de sa superficie inté-
grée entre les chambres habitées. 1Vlais cette forme, de méme que cenes

existaient dans les autres provinces roumaines, feront l'objet d'une
autre Uncle.

3) Le sud-est européen était jadls continuellement ravagé par des
guerres, des invasions, des incursions locales, ou par les attaques des hai-
douks. Ces conditions justifient l'apparition et le maintien d'une architec-
ture appropriée qui se maintient jusqu'au XIX° siècle. La grande masse
4e la population paysanne n'avait pas la possibilité d'élever des construc-
tions fortifiées et maintenait son ancienne manière de construire des mai-
sons faciles à détruire mais aussi à reconstruire. Les paysans de la Valachie
se réfugiadent vera la zone des montagnes à l'occasion de chaque invasion
importante et revenaient ensuite dans leur villages. Dans la conserva-
tion des formes archalques, souvent bien humbles, parmi les Roumains,
les Bulgares, les Serbes ou les autres peuples de la Péninsule Balkanique,
.ces conditions ont joué le rôle principal 28.

Ceux qui avaient les moyens, se faisaient construire des habita-
tions fortifiées, capables de les ddfendre contre les petites attaques locales.
Il s'agit d'une construction qui existe dans la Péninsule Balkanique et
.aussi en Valachie, la koula, dont l'aspect rappelle en tout celui d'une tour
de Meuse.

En Valachie la koula était bien connue. Comme la maison à foichor,
la koula constitue une preuve des relations qui unissaient jadis le sud et
le nord du Danube 29. Leur aire de diffusion en Roumanie comprend un

21/ St. L. Kostov et E. Peteva (op. cit., p. 189) affirment que revolution de la maison
archaTque rurale a été arretée par les conditions dures de vie imposées aux Slaves du sud.

29 Al. Tzigara Samurcas (Arta In Romdnia. I. Studii critice, Bucarest, 1909, P. 14 et
.suiv.) la considere importée ; ce sont les Turcs qui l'ont apportée de l'Asie Mineure et de la 136-
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Fig. 6. Koula de CurLiwara God.

Fig. 7. Koala de Grwrea Gorj.

www.dacoromanica.ro



15 VIEILLES MAISONS A ÉTAGE DE ROUMANIE 511

large territoire, qui englobe la presque totalité de la Petite Valaehie et la
moitié nord de la Grande Valachie, jusqu'it la Prahova " . Les Carpates
méridionales forment done la limite nord de ce phénomène.

Les anciennes koula des boiards, de même que celles de la Péninsule
Balkanique, peuvent être mises en rapport avee les anciennes tours de
défense qui, depuis Padministration romaine de ces régions, assuraient la
garde des chemins et des frontières des Etats romain ou byzantin.
Roumanie, les aneiennes tours de défense avaient un parterre en pierre
soutenu par un squelette en poutres 31. L'étage est construit en bois ou
en clayonnage. Le parterre en pierre avait le mur avec deux parements en
pierre de taille qui encastraient les tirants en bois. transversaux, parfois
liés entr'eux, technique d'origine hellénistique. Le plan était carré ; l'étage
comprenait une seule charnbre. La construction pouvait avoir aussi plu-
sieurs étages ; le parterre était utilisé comme cave et cellier ; Pétage inter-
médiaire constituait Phabitation des gardes ou des commandants. L'étage
supérieur pouvait étre utilisé pour l'installation des instruments de guerre.
Les portes du parterre sont larges, hautes ; les fenêtres manquent à ce
niveau, mais apparaissent aux autres niveaux, petites, 2 it 3 sur
chaque côté.

La koula, telle qu'on a pu la voir encore debout, utilisée par les
bolards, avait aussi plusieurs étages. Construite entièreme,nt en pierre,
elle avait les murs en briques et en pierre. Les fenètres étaient étroites,
hautes, s'élargissant vers Pintérieur pour permettre à ses ddenseurs de
viser les attaquants. Des portes en bois massif, immobilisées avec des
barres en bois et des cadenas, fermaient Paccès de Pesealier. Le parterre

parfois pouvait Atre foré un pats) abritait les produits et les animaux ;
la porte du parterre, grande, était fermée de Pintérieur ; ceux qui l'avaient
fermée montaient ensuite à Paide d'une &Ilene portative au second étage,
traveriant une porte étroite pratiquée au plafond. Au premier et surtout
au deuxième étage étaient situées les chambres, ou une genie chambre.
Le plan classique était de section carrée ; le toit qui recouvrait la koula,
avait quatre pentes, unies souvent dans un seul point surmonté d'un épi
en bois. Ce toit était d'ailleurs largement rencont 1.6 dans la Péninsule Bal-
kaniqu.e pour les koula, on, comme par exemple en Grèce, pour les maisons

ninsule Balkanique. Wilhelm Jänecke (Das Rumeinische Bauern und Bojarenhaus, Bucarest,
1918, P. 55 et suiv.) affirme que les koula trouvent leur origine dans les châteaux des chevaliers
allemands, mais prend en consideration aussi une deuxième hypothese, celle de leur origine
méridionale.

30 Alex. $tefulescu (Istoria Ttrgu Jiului, Tg. Jiu, 1906, P. 61 et suiv.) signale l'existence
des koula meme dans les villes.

31 Nous remercions pour ces informations l'archéologue Radu Florescu.
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32 Ces corridors en bois, situés à l'extérieur et ft la partie supérieure des murs, étaitent
connus aussi au sud du Danube ; les monastères du Mont Athos les emploient.

33 Al. Tzigara Samurca§ (op. cit., p. 20 et suiv.) signale cette évolution des koula qui
réduit leur hauteur.

34 Des informations sur les koula de Valachie sont publiées par N. Ghika Budesti (op.
Grigore Ionescu (Istoria arhitecturii romdnesti, Bucarest, 1937), $tefan Bal (Vechi locuinte

boieresti din Gorj, dans Studii i Cercetari de istoria artei, n° 3-4, 1954), Al. Stefulescu (op.
cit., et Din trecutut Gorjului, Bucarest, 1907), Al. Tzigara Samurcas (op. cit.), Radu Creteanu
(Cuide f i casete tntdrite de pe Valea Motrului, dans Monumente f i maree, Bucarest, 1958), I.
Voinescu (Monumente de artd (Cirdneascd din Romdnia, Bucarest, 1921), Wilhelm JAnecke (op.
cit.), V. Dr6ghiceanu (Monumentele istorice din Oltenia, dans Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorke, XXIVe année, 1931),Nicolae Iorga (op. cit). Sur les maisons fortifiées A un seul étage
et leur évolution moderne parmi les paysans, consulter Paul H. Stahl (Befestigle Bauernhäuser
.in der Walachei, dans Deutsches Jalutuch fiir Volkskunde, Berlin, 1960).
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habituelles. En Valachie l'étage supérieur a vers la façade un balcon
ouvert, une Writable véranda (rappelant les vérandas des maisons sans
.étages), qui distingue A, l'extérieur les koula roumaines de cenes situées
plus au sud. Des corridors ou des balcons en bois étaient situés parfois

l'étage supérieur, à l'extérieur des murs 32.
Utilisant une partie des éléments de Meuse mentionnés, quoique

moins hautes 33, doivent étre citées les maisons fortifiées des bolard.s ou
,des commerçants, construites en Valachie aux XVIlle et XIX' siècles.
Leur parterre et parfois l'étage (un seul) sont en briques et en pierre. La
porte d'accés N ers l'escalier qui mène à l'étage est fermée par une porte
massiv'e ; un parapet en pierre la &fend vers l'extérieur et en méme
temps soutient la véranda de l'étage. Souv ent, lorsque l'étage est en bri-
-ques, des arcades semi-circulaires unissent entre eux les piliers de la façade.
T,Tne deuxième porte, située toujours vers la façade, mène au gyrlitch,
espace situé sous la véranda de l'étage et fermé vers l'extérieur par le mur
qui défend auss- l'escalier. Un deuxième mur, situé sous le mur des cham-
bres de l'étage, abrite une porte massive en bois par où l'on passe dans
la cave du parterre 34.

Les paysans ont adapté ces constructions A, leurs propres besoins,
en diminuant les dimensions. Comme la maison à foichor, la maison for-

était à ses débuts l'apanage des classes aisées. Leur large diffusion
parmi les paysan.s, commencée pent-61re vers la fin du XVIII' siècle,
proud son essor A. peine au XIXe siècle. Les plus intéressants exemplaires
se retrouvent dans la région des collines de l'Arges et du Mused (la partie
centrale et nord de la Valachie), les boiards, les commerçants et aussi les
paysans ayant édifié un grand nombre de pareilles constructions. La mai-
son fortifiée A, un seul étage, répandue dans toute la moitié nord de la
Valachie, était utilisée surtout dans la zone où existaient les koula.

Le plan de la maison paysanne fortifiée comprend deux chambres,
echacune avec son entrée ; nous constatons done qu'il s'agit du méme plan
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Fig. 8. Kouta de A1Ci1d5riísti \lice% relevée par Adrian Gheorghiu.

Fig. 9. Matson paysanne de GosestiMuscel (XIX siécle), relevée par
Adrian Gheorghiu.
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utilisé dans la région pour les maisons sans étage. On rencontre aussi le
plan composé de deux pièces (une tinda et une chambre habitée) ayant
une mule entrée. Le plan it trois chambres est tout aussi fréquent ; le plus
souvent n.ous avons enregistr6 des plans symétriques, avec les chambres

Fig. 10. Maison paysanne de Alimpc1i Gorj (XIXe siecle).

latérales, égales entre elles. Les paysans construisaient l'étage en bois et
le parterre en briques et en pierre, parfois mises en rangées successives,
alternées, technique qui caractérise les koula. Le parterre comprend la
cave, ayaut les mtlines fenêtres que les koula, étroites et hautes, évasées
vers l'intérieur. Deux portes successives ferment Paccès de la cave. Une
mitre porte, massive, &fend l'escalier, convert à l'extérieur d'un mur
massif. Une large véranda est située à l'étage ; en la traversant, on pénè-
tre par une porte à l'intérieur de la tinda et ensuite dans les chambres
habitées. Le toit, convert d'échandolles, est à quatre pentes.

541 PAUL HENRI STAHL 18
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Les murs des koula et des maisons fortifiées à un seul étage sont
peints A, la chaux ; leur couleur blanche les fait remarquer de loin 35.

La koula du sud du Danube était une tour de section rectangulaire
plusieurs étages. Mais, dans cette région, la construction tout entibre

Fig. 11. Matson de bolard, à Tirgovi§te (début du XIXe skele).

était fermée ; les fenkres étaient très étroites et le balcon de l'étage sup&
rieur était absent. Nous notons done, de mkne que pour la maison à fol-
chor, que, une fois le Danube passé, les constructions ont la façade ouverte
qui réserve une place pour la véranda ou le fo1chor.

La koula était habituelle pour les beys titres Ami Boué note lui aussi
que les koula des Balkans étaient habitées par des bo1ards 36. A Pintérieur de.
ces koula il y a-vait même des appartements spéciaux pour les femmes. Le
dernier étage surplombait parfois les étages inf Crieurs, ajoutant encore un
élément caractéristique. Cette particuLrité permettait aux défenseurs de
la koula de pratiquer des esuaces pour viser les attaquants. Le toit,
quatre pentes, kait symkrique longue la batisse avait un plan can&

Parfois la koula lent un accessoire pour une autre construction,
celle de la maison habitée. On gardait dans la koula les richesses ; pendant

36 La méme couleur blanche est employde partout dans la Péninsule Balkanique pour les
koula. En ce qui concerne le décor des maisons fortifiées paysannes, consulter Adrian Gheor-
ghiu, Paul Pelrescu et Paul H. Stahl (Ornamentalia t, arhitectura populard din bazinul superior
al Argeqului, dans Arliitectura R. P.R., n° 1, 1955).

36 Op. cit., vol. III, p. 273-224.

.
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37 Lazär Silineanu, op. cit., p. 769
38 La civilisation caucasienne, Paris, 1936, p. 99.
39 ldem, p. 206.
4° La Peninsule Balkanique, Paris, 1918, pag. 247; les koula bulgares sunt publiées par

Liuben Toney (Kuli i kambanarii u. B6(garia do oseobojdenielo, Sofia, 1952). Genes d'Albanie
forment l'objet d'une étude de S. Ramadani (Narodnoe severnoi Albanii. Dolina recu
dans Sovetscaia Etnografia, n° 4, 1955) et I. V. Ivanova (Naucinaia comandirovca a narodnoie
respubliki Albaniia, dans Sovelscaia Elnografia, n° 3, 1957); des informations utiles dans Martin
trban. Une des meilleures études sur la diffusion des koula balkaniques paraft 8tre celle de Ami
Roué (op. cit., vol. III) ; il les signale en Yougoslavie, en Gréce, en Albanie. Aleksandar Deroko
(Folk, orna arhitectura...) présente aussi les koula de Yougoslavie.
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les p6riodes troubles on s'y refugiait. Des tours servant principalement
e,omme abri pour les riehesses existaient aussi en Valachie. Les palais des
volvodes avaient des tours eirculaires nommées koula, où était gardé
Pargcnt 37.

Des constructions sernblables existaient dans les fumes eaueasiennes.
Arthur Byhan affirme que chez les SN anètes «une tour de Meuse de pierre,
carrée, et de 10 it O mètres de haut, accompagne presque chaque demeure,
comme che. les Albanais... elles servent de demeures pour les hommes et,
dans eertaines agglomérations, de dépôt des reliques de l'église. Une saillie,
orn6e d'arcs cintr6s, court tout autour de la tour, sous le toit en selle. Des
meurtrières sont pratiquées dans les murs, aux divers étages, et une
petite porte 6troite est aménagée à une bonne hauteur au-dessus du sol la 39.
De méme chez les Ossètes, où o une haute tour de Meuse s'élève dans le
village, ou mèrne dans chacune des fermes » 39.

Il s'agit done d'un phénomène qui couvre un territoire étendu.
Jovan public une carte des koula balkaniques, mentionnant leur
grand nombre en Albanie, dans la Metohija et Drenical dans le Monténé-
gro ; on pourrait ajouter les koula de Bulgarie et celles de la Valachie,
qui marquent la limite nord d'un ph(tnoinène int6ressant plusieursep upies40.
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Mélanges.

DIE CHARAKTERISIERUNG DES KAISERS TRAJAN
VON PROKOPIOS AUS CÄSAREA

von THEOPHIL SAUCIUC-SAVEANLY

Ich wies die ira Studium Der Kaiser Trajan vvd das Schwarze Meer
in Revista Istoricä Românä", XVI, 1946, II, S. 124, Anm. 1, von G. Popa-
Lisseanu mit geschickt" gemachte rbersetzung des Wortes thymoeides
aus den Izvoarele Istoriei Romtinilor, XV, Prokopios De aedificiis, Buka-
rest, 1931, S. 102 ab und schlug die trbersetzung mit beherzt, energischr
lebhaft" vor, Begriffe welche, meiner Meinung nach, besser dem zusam-
mengesetzten griechischen Wort 0-011,0eLatg" entsprechen. Erst jetzt bin
ich in der Lage diese meine Behauptung unterbauen zu können.

Prokopios, der Rhetoriker und Sophist von Cäsarea in Syrien-
Palestina, der beriihmteste Historiker seiner Zeit 1 beschreibt in seinem.
Werk nepi XT LOTEGCT61 V (De aedificiis), IV, 6, 112 den Zorn des Kaisers
Trajan, da sein Reich nicht unbegrenzt, sondern durch die Donau begrenzt
wäre und kennzeichnet den Kaiser wie folgt : '0 To)i.tcatov co5-roxpecrcop.
Tpcuocve; 41.1.LoeL8-ix e6v xat Spoca-rptoç, 6crrtep clyecvocwro5v-ri 14)xeL 6TL 831 oi5x Coze-
pcmroç ave(j) -;) fkaaetoc eirj, &AAA 7ToTccii.q) 'IaTpcp 6ge-rou.. ZeigaL oi5v co5-76v.
yecp15paf. SLec crr000Nq gazev Stecßo:T6ç -re cx15-rc7) zoo. 06actlisi ii.us63co; er-r) kç
Tok bubtetvoc fiappcipotK IÓVTL.

Prokopios, dieser Schriftsteller der, auBer der, aus den Werken.
Xenophons, Polybios, Appianos, Homers, Herodots, Thukydides und Demos-
thenes, geschöpften Bildung, wie kein anderer jener tbergangszeit vom
Altertum zum byzantinischen Mittelalter, griindliche und eingehende
politische, militärische, geographische und ethnographische Kenntnisse

1 K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur (Iwan v. NIfiller, Handbuch
der klassischen Altertumsivissenschaft, IX, 1), 2. Ausgabe, Miinchen, 1897, S. 230f. Siehe
B. Rubin, Prokopios von Kaisareia, eine Zentralgestalt der oströmischen Geschichtsschreibung,
in Forschungen und Fortschritte", 29, 1955, S. 20-25.

a Procopii Caesariensis opera omnia recognovit Jacobus Haury, III, 2, S. 127.

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., II, 3-4, p. 547 552, BUCAREST, 1964
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hatte, wird höchstwalirscheinlich seine Worte gut erwogen haben, bevor
er das Wesen des Kaisers Trajan darstellte. Prokopios, sehr geschiekt in
der physischen wie psychischen Beschreibung der wichtigen Persönlich-
keiten seines Werkes, hat den historischen Wert des Kaisers Trajan voll-
auf begriffen. Aus seinem ganzen Werk läßt sich das Interesse Prokopios
fiir die Lage vom Niederdonaugebiet Bowie fiir die Baikanländer ersehen,
Lage die Prokopios als duBerst ernst betrachtete und fiir welche die ent-
schiedene Politik Trajans neue Wege erschloB.

Dieses Gebiet, ein wahrer Hexenkessel", hat eine starke Nordgrenze
an d.er Donau, welche die Trennungslinie zwischen den zivilisierten Län-
dern des römischen Reiches und der triiben Welt der Barbaren bildet.

Der FluB Istros, von Prokopios auch Danubius genannt (De bellis, III,
1, 10 -and De aedificiis, IV, 5, 1) ist fiir ihn besonders wichtig, da er ein
natiirliches und mdchtiges Hindernis gegen die tberfälle der Barbaren
darstellt (De aedificiis, IV, 1, 4; IV, 1, 12-14; IV, 6, 2), die wohl die
gotischen Stämme wie Gepiden (von Prokopios Gepaides genannt, De
bell is, III, 2, 2 -6 ; VII, 33, 8 ; 34, 10) und Langobärden (VII, 34, 1f. ; 33f.)
oder die Anten und Sklavinen (De bellis, VII, 14, 2f. ; VII, 14, 21f.; VII,
38, 9; VII, 40, 31; Anekd. 11, 11), oder die Hunnen (Anekd. VIII, 22,
25, 5, 26) sein können.

Wegen der TOM Kaiser Justinian, besonders an der Donau und am
Schwarzen Meer gebauten oixEcc, ipúv.ovroc, ózupdv.a.Toc, cppoúptoc, cpaccx-rApux,
iroXízvtoc (Prokopios, De aedificiis, IV, 5, 1 und 2; IV, 6, 37; IV, 7, 1f.),
nennt Prokopios den Kaiser Trajan : poccra6rx 7Cpop.)10 ka-cceTo v yeyov6vca.
V.7.; 3coccp6povv.og int.p.eX6a-ca.-rov. (De aedificiis, IV, 2, 11).

An der Stelle, an der Prokopios den Kaiser Trajan charakterisiert,
sieht er ihn in seiner Einbild.ungskraft, gedrgert wegen des Hindernisses
das der Flul3 Istros-Danubius fiir seine Pläne bildet. Um dieses zu tiberwin-
den, Ha Trajan eine Briicke tiber die Donau bauen, um sie zu tiberschrei-
ten und die Feinde seines Reiches bekämpfen zu können.

Versuchen wir jetzt, die beiden von Prokopios dem Kaiser Trajan
zuaeschriebenen Eigenschaften zu erfassen.

Das Eigenschaftswort ,aup.oetaix besteht aus dem Dingwort .auv.14
(nach E. Boisacq, Dictionnaire itymologigne de la langue grecgue,
Ausgabe, 1938, S. 356 im Sinne von soulèvement de nine, passion,
courage" 3) und aus e18-4-eg, in Verbindung mit EtSca und mit Et80q
(dieses letzte Wort bedeutet nach E. Boisacq, a.a.0., S. 220: aspect
extérieur, forme, idc'e").

Dieses Eigenschaftswort hat seine Analogien in Wörtern wie
.911ptoet.S4.,q, x0xXoEtg, trylvoeL81-4g, ccpoctpoeLal]q, andererseits in zusaramen-
gcsetzten Wörtern wie das Adjektiv 8up.opap.iiq und in anderen honaeri-
schen Wörtern wie ty.cay, ,D.141-ocpiA, u,Outrripiig, OupacocIA,,NioXecov
oder Svt.topaLas--;;g. Das Wort 0-01.1.0EL6iiq, bei den alten klassischen Schrift-

3 Bei Prokopios bedeutet das Wort 9.up.dg meistens Zorn (iracundia) z.B. De bellis,
1, 7, 31; 1, 9, 18; II, 27, 38 usw.
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stellern. wie Platon 41 Xenophon und Aristoteles häufig, besteht auch heute
noch in der neugriechischen Sprache 5. Es hat in den Wörterbiichern6 und
in den rbersetzungen die verschiedensten Sinne und Auslegungen, von ge-
schickt, w-iirdig, mutig" bis leidenschaftlich, jähzornig, ungestiim,
kisch". Die Idee, den Kaiser Trajan als einen empörten Menschen hin-
zustellen, scheint eben so originell wie bedeutungsvoll für Prokopios
Auslegung des Wortes 0,14).oeLS-iiç. Der Struktur dieses Eigenschaftswortes
nach wäre das lateinische animosus-a-um die geeignetste trbersetzung.

Betreffend das zweite Adjektiv in Prokopios' Charakterisierupg,
das Wort drasterios findet Bich in seinem Werk oft genug (32mal). Wir
treffen es 19mal in dem Werk De bello gothic() und oft, wegen. seiner Nei-
gung fiir den Superlativ, mit Umstandswörtern wie 8coccinp6v-ccog, arcv,
Laecyav, I.LCCM.crra und andere. Es findet sich auch mit anderen Adjektiven
zusammen wie ckyxívoog (De bellis, I, 6, 19), imcpccv+ig (I, 8, 5), Inc-c6g
(VI, 10, 7), -roXpyr+,ç (I, 24, 25) Bowie in Phrasen wie ç (1xpov cipesAg
Ipcov-ra. (De bellis, VI, 30, 14) und dann xat iç vignpgetç gú-repoç (VII, 32,
14 15).

Das Adjektiv drasterios hat dieselbe Wurzel wie das griechische Verb
apcito, welches mit dem dorischen Verb 7COLEZV sinnverwandt ist, im atti-
schen Dialekt 7cpci-r-cetv. Es kann nicht besser als durch aktiv", tat-
kräftig" iibersetzt werden.

Die Charakterisierung durch diese zwei Eigenschaftswörter dürfte
bei Prokopios nicht als alltägliche Wiederholung oder als einfache trber-
nahme aus einer älteren Quelle oder als eine stereotypische Phrase
ausgelegt werden, sondern als Ergebnis seines selbständigen eigenen Gedan-
kens. Die zwei Eigenschaftswörter dürften nicht zufälligerweise neben-
einander gestellt, sondern absichtlich von Prokopios ausgesucht worden
sein. Ein jedes sollte je eine Charakterseite des Kaisers Trajan bestimmen :
Ovilost8i,4bezieht sich auf die innere und 8pocari,ptog auf die äußere Seite.

Jetzt erhebt sich die Frage, ob Prokopios diese Charakterisierung
die so originell, her-vorragend sogar, erscheint, nur fiir Kaiser Trajan.vor-
behalten hat

Beim Thachblättern des gesamten Werkes Prokopios stellt es sich
heraus, daI3, die Charakterisiening als ortç xcci, spacrri,pLoç noch
anderen fiinf Personen zugeschrieben wird, die bei weitem nicht mit der
Gestalt des Kaisers Trajan verglichen werden können. Wir lesen in De
bellis, III, 10, 25 : F6aaq Tcq r6'r.s(4 '0) ykvc4, 0utiosL8i;g [tiv xca apaco--

4 In der Sammlung Univ. de France unter dem Vorsitz der Gesellschaft Budd, E.
Chamboy, der Herausgeber des Textes Plato, Politeia, II, 15 (375a, b), Band VI, 1932, S.74,
wird das Wortuti.oet8i; durch d'humeur colère" übersetzt, stimmt aber in Anm. 1 mit der
englischen tbersetzung spirited" Uberein.

Siehe das griechisch-rumänische Wörterbuch von Dr. Hector Sarafidi, Constanta,
1935, S. 192, wo .9utiozi5g durch fugos" ilbersetzt wird.

Sidle H. Stephanos, Thesaurus graecae linguae, IV, S. 448, s.v. ; Franz
Passow, Handwörterbuch der griechischen Sprache, Leipzig, 1841, I, S. 1437; W. Pape, Griechisch-
deutsches Handwiklerbuch, I. Ausgabe, S. 1223; G. Alexander, Abregé da dictionnaire grec-
français, éd. 23, 1893, S. 306; Ant. Th. Hépités, Dictionnaire grec-français el français-grec,
Athènes, 1908, s. v. ; Bailly-Séchan-Chantraine, Dictionnaire grec-français, 1930, S. 948.

13 c. 850
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Tig3Log xeci npó4 tax5v 1)=1,6)4 necpuxe.,q, eúvotxik, Si SoxLiv c Ta TO;
Secrx&roo npecwaTcc gxeLv. Prokopios sagt weiter in III, 10, 27: 8.1. Tip Cacò

Túx7K skiLeptav o5Te xaTcuretka o5Te tPuxfi cpkpetv oi."14 Te etiv TopavvíSt.
bcezetplae. In De bellis IV, 15, 1 lesen wir iiber Stotzan ,r(7) Mccpuvf.ou
Sopucp6pcov &Apo& 0.up.ost87) xat SpoccrTi,pwv.

In De bellis, V, 27, 4 wird einer der Doryphoren von Velisarios,
namens Trajanos, als t.q.s.oeA TE xal SpaaTi,pcov charakterisiert ; in De
bellis, VII, 35, 23 wird der Lanzenreiter von Velisarios, Indulf, der
von den Barbaren abstammte, als .aut.toeç TE XIX!, spaari,pLoq charak-
terisiert.

rber Goar, l'Irraoç sagt Prokopios in De bellis, VIII, 27, 6
aup.ost8-7Ig Si e;.no xccì apccaTi,pLoç &yaw 7c* Túnv Tv napo5aocvUYOLX
Sucriyovep.

Prokopios sagt in De bellis, IV, 4, 16 -fiber Uliaris, ein Doryphoros
des Velisarios, ai oúTog ex.Vr,p ,Dulloet.8+4; iv x Tpòq ciJuzi); TC
XGd014LOCTO; ixocvik necpux6g, oó May Si xcei iarcouSocallivo &AV ()two Te

yeXototg noXXCe xocEpcov.

In De bellis, VII, 1, 45 wird Thyelas als p-up.oecaiK tov epúaeL charak-
terisiert. In den zwei letzteren Fällen fehlt das Wort drasterios",welches
in den anderen erwähnten Fällen immer nach dem Wort thymoeides"
zu treffen war.

Es ist also Oar, daB bei Prokopios die obengenannte Charakterisie-
rung, nicht allein fiir Kaiser Trajan bestimmt war und daB der .Ausdruck
,auvoeLailç )(al SpaaTi,ptog zu seinen stereotypischen Phrasen gehört, mit
welchen Prokopios bestimmte Personen beschreibt. Es war anzunehmen
daB Prokopios, der sich mit den Taten Kaiser Trajans befaBt und sie aus-
fiihrlich beschrieben hat, diesen nicht wie irgendeinen Barbarenreiter
charakterisiert. Das aber vermindert nicht im geringsten die hohe Aner-
kennung, die Kaiser Trajan. sowohl Zeit seines Lebens als auch nach dem
Tode genoB. Noch zur Zeit des Historikers Eutropius (Mitte des 4.Jh.)war
es iiblich, den thronbesteigenden Kaiser mit den Worten Felicior Augusto,
melior Trajano" zu begrößen.

Trajans EinfluB ist auf seine Zeitgenossen sowie auf die folgenden
Generationen viel wichtiger gewesen. wie -Walter Hatto Gross' bemerkt

als der anderer Kaiser, die vor oder nach ihm gelebt hatten, mit Aus-
nahme von Augustus.

Es ist wahr, daB der Zustand der Quellen betreffend die Geschichte
des Kaisers Trajan wie Walter Hatto Gross8 sich ausdriickt ohne
rbertreibung verzweifelt ist. Bei Prokopios sowie in der byzantinischen
Geschichte, findet man selten in der Beschreibung des Kaisers Trajan
eine Charakterisierung, die sich von den gewöhnlichen irgendwie abhebt.

Eine umfangreichere Beschreibung der psychischen Eigenschaften
des Kaisers Tra jan macht der byzantinische Historiker Johannes Zonaras,
3/Me des 12. Jahrhunderts, im Carpís script, hist. byzant. Bonnae, 1844
Annal., XI, 21 (Band II, S.507 und S. 508 ex. rec. M. Pinderi).

7 Bildnisse Trqjans, Berlin, 1940 (Arch. Inst. d. Belches, Das rörnische Herrscherbild,
Abt., Bd. 2), Berlin, S.7.

8 a.a.0., S. 7.
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Johannes Zonaras sagt, dal3 der Kaiser Trajan 42 Jahre alt war als
er den Thron bestieg, in yeller Kraft des Geistes und des Leibes. Er schätzte
die Tapferen, behandelte alle gut ohne jemanden zu förchten oder zu
hassen. Er wollte die Verleumder nicht hören, war nicht zornig und wies
fremde Reichtiimer und unverdiente Ehrenbezeugungen ab. GroBziigig
und edel, lieB er Wege, Häfen und öffentliche Gebäude batten. In Rom
hat er eine neue Pferderennbahn, schöner und gröfier als die alte, bauen
lassen, daB das riimische Volk drin Platz hätte. Er wollte sieh von seinen
Untertanen lieben und von den Feinden fiirchten lassen. Ohne an (len
Übungeu fiir Erziehung teilgenommen zu haben, hatte er (loch die Er-
ziehung gut begriffen und fiihrte die damit in Verbindung stehenden Auf-
gaben einwandfrei dureh. Beim Weine blieb er niichtern und bei einem
Anfall unter Jungen, tat er niemand ein Leid an. Er hatte den Krieg gern
und fiihrte Besserungen nach alien Richtungen ein. Er duldete nicht,
daB seine Soldaten gegen die Disziplin verstief3en. So sehr beherrsehte er
sie. Seine Frau war Plotina.

Giorgios Kedrenos, der byzantinisehe Schriftsteller, fast Zeitgenosse
mit Johannes Zonaras und Verfasser eines Historiarum compendium
(Corpus script. hist. byzant., Bonnae, I, 1838, S. 436) sagt uns viel zu wenig
tiber den Kaiser Trajan und zwar, daB er 19 Jahre, 6 Monale und 15 Tage
geherrseht hat, daB er [Ltaan6v-iipog xod. epaoatxmoç gewesen ist und nach
der Wiederholung der Sage Non dena einem Manne seines Gefolges
anvertrauten Schwert mit der Anweisung, was er darnit zu machen habe
falls er, der Kaiser, nicht ehrlich herrschen sollte, setzt er weiter fort
npoezetpícia-ri si into Nkpovot 8tec ocinoti k rcaep.txd.)7cc-roç zoct noXXec
xrx-rop8-61.twrce iv `P(L X 7cav-77.-Loi5 Tijç nenotlxk.

Die Eigenschaftswörter tuaorcovrIpoq und 9LX08Exof.Lo; sind auch bci
Leonis in Gramviatica chrovografia 67, 12, vom 12. Jahrhundert, vorhanden ;
das Eigenschaftswort paoabcoctog mit der Erzählung -vom Schwerte kann
auch bei dent Chronikschreiber des 12. Jahrhunderts, Michael Glykas 97
in seiner Universalchronik, Anvales, III, in Corpus script. hist. byzant.,
Bonnae, 1836, S. 446, bei Glykas, welcher die Kompendien von Kedrenos
und, Zonaras 10 benutzt hat, angetroffen werden. Das Wort polemik6-
tatos", womit ihn Kedrenos charakterisiert, erinnert an das Eigenschafts-
wort pLÀo7c6Xe4.Loç bei Zonaras fiir Kaiser Trajan. Zonaras sagt in den
Anales, XI, 21, in bezug auf Decebalus eak (sc. Decebal) Tòv avapac
(se. Traian) 6TpOCIVLX6TCCTOV.

Der gegenseitige Einflul3 bei Zonaras und G. Kedrenos rnacht sich
auch in der Phrase xott 7CXEI:CMCC XOCTORataX(.14 bemerkbar, welehe bei Zo-
naras Bach cptXon6Xe[Log yeyovk (fiir den Kaiser Trajan), folgt. Kedrenos
d,rtiekt sich in ähnlicher Weise aus mit den Worten xal Tco?0,ec xa.-rop8611ccroc
iv Td.)[.1.-n xeci 7Vr7O yÇTCEnovrixck.

9 Siehe auch Karl Kruinbacher, Michael Glykas, eine Skizze seiner Biographie, seiner
literarischen Ttiligkeit nebst einer unedierten Geschichte und Briefe desselben, Miinchen, 1895,
Verlag K. B. Akad. Wiss.

Siehe auch Gyula Morayesik, Byzantinoturcica, 2. Ausgabe, Akadende Verlag, Berlin, I,
1959, S. 431.
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Wenn es uns gelang bei diesen spätbyzantinischen Schriftstellern,
voriibergehend, Ahnlichkeiten betreffend die Charakteristik des Kaisers
Trajan festzustellen, so können wir nichts ähnliches bei Zonaras in Ver-
bind:ling mit Prokopios finden, obwohl Prokopios jahrhundertelang, bis
in das spätbyzantinische Alter hochgeschätzt worden ist. Zonaras, der
ohne Zweifel das Werk Prokopios gekannt und studiert haben muß, wild
höchstwahrscheinlich fiir seine Geschichte, auf3er Prokopios, auch viele
andere Quellen benutzt haben.

Fiir uns ist es wichtig, daß Zonaras von Kaiser Trajan sagt :
oúrlv 6V.407:oq rcp6g dpyivo. Aus diesen Worten geht hervor, dal3 das Eigen-
schaftswort Ouy.oeLVK bei Prokopios nicht als j.ähzornig, ungestiim oder
zänkisch" ausgelegt werden darf. Als richtige tThersetzung dieses Wortes
halten wir das von uns vorgeschlagene Wort beherzt". Der Kaiser Tra-
jan, wie sonst alle von Prokopios so charakterisierten Manner, ist beherzt
und tatkräftig".
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CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE SERBIAN
CHRONICLER GEORGE BRANKOVICH AND THE

STOLNIC CONSTANTIN CANTACUZINO

by CORNELIU DIMA-DRAGAN

The activity of the great Serbian chronicler George Brankovich
holds an important place in the history of the Runianian-Serbian relations,
which have a very old tradition. This activity was almost organically
connected with both the spiritual life and the political troubles from the
second half of the 17th century in Transylvania and Wallachia 1.

George Brankovich was born at Ineu about 1645; he began his
political and scientific activity under his brother's guidance Saya Bran-
kovich, who was the metropolitan of the Ardeal-county (or Transylvania)
between 1656 1680.

Within a short lapse of time (after 1675) he was the representative
of Mihai Apafy's interests at the Ottoman Court as the kapouckehae
(ambassador) of Transylvania. After 1680, he went to Wallachia where
he displayed a complex political and literary activity, in close cooperation
with the most outstanding representatives of the Rumanian culture and
policy, namely : the prince erban Cantacuzino, the logolät (the Court
Chancellor) Stoica Ludescu, and especially the stolnic (a great dignity
at the Sovereign Court) Constantin Cantacuzino.

1 A detailed bibliography of the chronicler's works, compiled after different historio-
graphic Serbian, Hungarian and German sources, appeared in 1874 in the review "Lumina",
no. 54-56, in Arad. Other references about G. Brankovich's life and activity were inserted
in the numerous studies about the metropolitan Saya Brankovich's life : 1, Biografia Mitropo-
litului Saca §i isloricii strbe§ti, in the review "Speranta", Arad, I, 1869, no. 17, October 13,
p. 149-152; no. 18, October 27, p. 157-170, no. 19, November 13, P. 165 167; 2, Mangra, V.,
Mitropolitul Saca II Brancovici, Arad, 1906; 3, Bunea, A., Mitropolitui Saya Brancovici, Blaj,
1906; 4, Lupas, Marina I.,111itropolitul Saca Brancovici, Cluj, 1939.

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., II, 3 4, p. 553-561 BUCAREST, 1964
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2 "Revisla criticA literarrt" (la0, I, 1895, p. 366-396 (Aron Densu§ianu O nottd
cronica ronidneaset) and "Revista istoricA" III 1927, no. 1 6, p. 26-118 (N. Iorga, Operele
1 ui G. Brancovici).

3 See : Radoviè, Iovan, Gro! Gjorgje Brancovie i njegovo vremea, Beograd, 1911, 766 p.
A note on this work appeared in the review "Neamul romAriesc literar", III, 1911, no. 27-33
(July 17 August 28). The article is signed by Silviu Dragomir.

4 An autographic note written by the stolnic C. Cantacuzino on the copy of The Latin
Chronicle by Johann Nauclerius (Colonia, 1544) shows in a rather certain way that the
Serbian chronicler used this work after 1685 : "The book was bought by the metropolitan
Dosiliteu (Dosoftei from Moldavia) and his sanctity himself offered it to His master, doctor
1acov Pilarin (Iacob Pylarino), when he was together with his soldiers in Yassy (1685); the
doctor had offered it to the stolnic Constandin Cantacuzino".

6 Brancovicev Letopis, Beograd, 1960, p. 126.
Lupa, Marina I., Ifitropolital Sava Brancovici (1656-1683), Cluj, 1939.

554 CORNELIU DIMA-DRAGAN 2

Though George Brankovich had a large participation in the contem-
porary political life, he devoted a great deal of his time to the investigation
of the historical records regarding the Slays' history, as well as of the Ruma-
nians and other peoples of the Balkan Area. The above mentioned records
were found in the Stolnic Constantin Cantacuzino's library in the Milrgineni
Monastery, or provided from other sources.

George Brankovich elaborated a Chronicle in the Rumanian
language 2, which may be considered as a prelude to his monumental
historiographic work, -mitten during his 22 years of detention.

This is the ground of Iovan Radovié's explanations concerning the
very keen resemblances between George Brankovich's Rumanian Chro-
nicle and C. Cantacuzino's The History of Wallachia 3; that is to say both
chroniclers used almost the same documentary sauces. A fact is true,
namely tbat Bonfinius' works as well as "M-unster Cosmograph" and
"Naucler Chronograph" mentioned in George Brankovich's chronicle
were found. in C. Cantacuzino's library too 4. Iovan RadoviCs supposi-
tion concerning the fact that George Brankovich used publications from
the private libraries in Wallachia were recognized by the Serbian histo-
riography, so that a recent study signed by Relja Novacovié (Bravkovicev
Ectopis) 6 resumed Iovan Radovié's former ideas.

The count George Brankovich, known as a famous scholar and a
multilateral man, liad a large private library. The eventful times which
he lived in, as well as his troubled life, have caused that book-collection
to gradually lavish away, its existence being now testified especially by
documents. By the entory done in Sibiu (in 1680, July 9), im-
plying all the things seized upon both from Saya Brankovich, dismissed
by the duke Mihái Apafy, and from his brother George Brankovich,
we are able to discover that the two men of culture liad in their possession
many publications written in Rumanian, Latin or Hungarian : "There are
some Rumanian books in a wallet ; in another wallet there are some publi-
cations printed in Rumanian ; in a third wallet there are copies printed in
Rumanian, too ; in a big, spotted trunk there are 14 bags with books
together with the press, as well as the tools and the Rumanian characters ;
in a sheath there are Rumanian, Hungarian and Latin books, 66, in num-
ber and a newspaper bound in leather" 6
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Wendelinusnak a'Keresztyén Isteni Tudományra iron kit könyvei (Cluj,
1674), and Bornemisza Péter Harmadie Raze Az Evangiliomekból és az
Epistolákba val6 Tannságoknae (Sempterifol, 1575).

The first one belonged initially to Saya Brankovich because it bears
bis signature on its title-leaf. A d,edication written on the 12th leaf (verso)
shows that George Brankovich was its further possessor, who, in his turn
gave it, as a token of friendship, to the Stolnic C. Cantacuzino : "Sum ex
librum Genrum [Generosum] Georgi Brancovitz ad Podgorista, ad fructum
amicorum ejus", Chronicler's abbreviated signature : "Ot K[omite]
G [eorge] B[rankovich]" is repeated on the title-page. It was also put down
on the other publications which belonged, to him : the Hungarian writer
and theologian Bornemisza Péter's work (upper quoted), a book of great
European circulation during the 17th century, Annalium virtutis et
fortunas Boiorum (Miinchen, 1629) written by the famous historian and

7 On the 1" of May 1685, George Brankovich gave as a present for Vestem church a
Gospel (See: N. forgo, Scrisori si inscriplii ardelene si maramuresene, 2" vol., p. 202).

3 RUMANIAN-SERBIAN CULTURAL RELATIONS 17th CENTURY 555

It seems that George Brankovich succeeded to save a few books
during his refuge in 'Wallachia, before the confiscation of his family's
estate from Sibiu took place'.

Of late, I identified- two works from that period in the stock of the
Library of the Ru.manian Academy : Apafy, Mihály Marcus Friderieus
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kovich's possession in a very interesting way. According to a note on the title-
page (see the bibliographic complete description in the annex), this book
belonged to a monastery nearby Vienna and was brought in our country
by the Rumanian soldiers who participated with the Turkish army at
the siege of the town 8. It is possible that G. Brankovich bought it from the

B4O FC'0 M
rit:RS SECVVIDA,

8 Nicolae Iorga mentioned in his study : Vechile biblioleci romdneVi (in 1907 in the
review "Floarea darurilor", I, 1907, no. 2, P. 72-73) a manuscript from the 14'n century
comprising the theologian Durand's work, namely Rationale Divinorum Officiorum. This
manuscript was brought from the siege of Vienna. It was further discussed in the article (in
manuscris latin adus de la asediul Vienei In biblioteca stolnicului Const. Cazdacuzino in the
review "Cercetari literare", I, 1934, p. 120.

5 RUMANIAN-SERBIAN CULTURAL RELATIONS 17th CENTURY 557

archaeologist Andreas Brunnerus, who was surnamed the "Bavarian Titus
Livius". This last book, identified in the stock of the Library of the
Rumanian Academy only its 2'd volume , came into G. Bran.-
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558 CORNELIU DIMA-DRAGAN 6

soldiers returned from Vienna campaign in 1683 ; he might have been there
himself in Serban Cantacuzino's camp as a secret counsellor (he had this
dignity between 1680 1688) 9. Fulfilling this mission G. Brankovich was
one of the delegates sent to Vienna in 1688, to negotiate the alliance be-
tween 'Wallachia and Austria with a view to the common fight against the
Ottoman Empire 10. During these negotiations, he- succeeded to obtain a
diploma of nobility (grof, jupan or komite) from the Austrian Emperor.
At the same time, his noble descent from the ancient Serbian family
-of d.espots "the family Brankovich of Podgoritza" 11 was officially
recognized. That was why his name was written as : "Georgii Brancovici
de Podgorita", accompanied by other different titles of nobility.Therefore,
-we may certainly assert that he offered C. Cantacuzino the above men-
tioned works after his return in Wallachia, towards the end of 1688, when
he had received the Imperial Diploma. Considering the contemporary
events, this exchange of books between the count G. Brankovich and the
stoluic C. Cantacuzino, who was, in fact, the leader of the external policy
in Wallachia, had a certain political significance.

In the first half of 1689, G. Brankovich d,eveloped an intensive acti-
vity for the mobilization of the Balkan peoples to struggle against the
Turkish yoke. This activity would have been successful if G. Brankovich
liad had a greater help and comprehension from Constantin Brincoveanu
the new prince of Wallachia and from Constantin Cantacuzino
Brincoveanu's influential dignitary. The evolution of the cultural rela-
tions between the two great men of culture demonstrated the fact that,
even on the political field, there was a community of -views.

The letter sent to the emperor Leopold by the Marshal Ludwig von
Baden on the 26th of July 1689, in which the author manifested his "an-
xiety" about G. Brankovich's activity, who gluted the province with
proclamations, calling the people to fight" and "who maintained very
suspicious relations" with the prince C. Brincoveanu 12, edifies us on the
comiections established between the prince C. Brincoveanu and the pro-
gressive man of culture G. Brankovic: Due to the duplicitary character
of the Austrian Empire policy, which did not intend to provide the Balkan
peoples with their national independence, but to diminish, as much as
possible, the influence of the Ottoman Empire to Austrian Empire's
benefit, brought to a failure the fighting plan of G. Brankovich against
the Turkish yoke, against its oppression in the Balkan Area.

9 Metes, Stefan, , erban Vodd Cantacuzino ;i biserica ronulneascd din Ardeal,
de Munte, 1915, p. 24.

19 Genealogia Cantacuzinilor, de banal Mihai Cantacuzino, published and commented
by Nicolae Iorga. Bucharest, 1902, p. 235 and Obedeanu, Constantin B., Les relations hislo-
rigues et politignes des Roumains avec les Serbes, Bucharest, 1929, p. 23-24.

11 The Diploma obtained in 1688 is presented and commented in : Biografia
Georgiu Brancoviciu, Contele i Despotulu si despre mdrefele fapte ale lui, which appeared in
41,umina", Arad, III, 1874, no. 52 (November 30), p. 259.

12 The whole correspondence between the marshal Ludwig von Baden and the emperor
I.eopold of Austria referring to G. Brankovich was published in Philip Röder's work Des
MarIcgrafen Ludwig von Baden Feldziige wider die Tiirken. Carlsruhe, 1842, the 2u" vol. The
integral Rumanian translation appeared in the review "Lumina", Arad, III, 1874, no. 56
<December, 24), p. 272-274.
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13"... But the majority of the books were taken over by the prince Nicolae and
included in his library from Tzarigrad..." (N. lorga, Studii si Documente cu priuire la Istoria
Romdnilor, 3ra volume, Bucharest, 1901, p. 56).

" According to article 246 of the "Law of Schools" (1833 an annex of the "Règle-
ment Organique") the books and the manuscripts kept by the different public libraries as :
The Cathedral Church, the episcopates, the monasteries and others had to be remitted for
preservation to the Library of "St. Saya" College from Bucharest, which became the National
Library of Wallachia.

'7 RUMANIAN-SERBIAN CULTURAL RELATIONS - 171 th CENTURY 559

Marshal Ludwig von Baden received indications from Vienna and
G. Brankovich was imprisoned in 1689 (November 7). Though there were
many interventions in favour of his delivery, G. Brankovich passed away
in 1711, being not able to acquire his freedom.

A few years after G. Brankovich's death, in 1716, C. Cantacuzino,
the old Rumanian chronicler and statesman, became himself a victim of
the Turkish oppression.

Stefan Cantacuzino's successor on the Wallachian throne, the prince
Nicolae Mavrocordat, annexed tbe majority of the publications stocked
at the MArgineni Monastery (stolnic C. Cantacuzino's property) to his
famous library 13, which obtained an European repute in the 18th century.

The rest of the books (a few hundred -volumes) were kept in the cells
of Milrgineni Monastery, until the 110 of September 1839, when they
were taken over, on the base of the article 246 of the Regulamentul $coa-
lelor (Law of Schools), by the Library of "St. Saya" College the National
Library of Wallachia 14.

After 1864, when a reorganization of the public libraries took place
in our country, all the publications from St. Saya" College were taken
over by the Central Library of the State. Then, in 1901, this library was
unified with ihe Library of the Rumanian Academy.

That way the books given by G. Brankovich to C. Cantacuzino in
1689 reached the shelves of the Library of the Rumanian Academy.

ANNEX

1. Apafy, Mihály. Marcus Fridericus Wendelinusnak, / a' Keresz-
tyén Isteni Tudományr61 irott ket lainyvei./ Mollyek mostan. / Isten
dies6ssegere, a Erdélyi es Magyar-országi I Reformata Ecclesiáknak,
es minden Isteni Dolgok-/ ban 6pidni igyekez6 Keresztyen Embereknek
id,vessé / ges hasznára, Magyar nyelvre fordittattanak. / Apafy, Mihaly, /
Isten kegyelméb 61 Erdélyorsz ágának Feiedelrne, / Magyar-Orsz ág részeinek
Ura ; és Szekelyektet / Ispánnya által. / Kolosváratt (Cluj) Nyomtattytott
Veresegyházy Szentyel Mihály ltal ANNO CIDIOC LXXIV (1674).
[12 1.] 4- 1012 p. + [1011] Index (180 + 130).

Original binding in black leather partially spoiled. On the verso of the title-leaf
is to be found the metropolitan Saya Brankovieh's autograph signature (Saca Brankouiks).
On the title-page is seen the chronicler George Brancovich's property mark (Ot. K: G: B:).
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On the 12th leaf, verso, is written a note belonging to G. Brankovich : Sum ex librum
Genrum (Generosum) Georgij Brancovitz ad Podgorista ad fructum amicorum ejus. On the
index there are some of the stolnic C. Cantacuzino's study notes. The Library of the
Rumanian Academy, I, 47.595.

Bornemisza, Péter. Harmadic R(se/Az E-vangé/liomockol
és az / Epistolákb61 vale) / tantiságoknac. Nellyeket az Keresztyéneknec/
Gytibkezetibe szoktac predi / kálni minden iinnep nap. / Kit az Wr
Ies-usnac lel- / ke áitai, as egyiigyii keresz- /tyéneknec id-uösseges epille-
tyekre/ fra Bernemisza Péter / Rom : 10/Az hit hallásbol vagyon : A
hands kedig / az Isten igéyénec általa / Kolt Sempteröl. 1575.
[7 1.] + [650 1] + 308 1. (190 x135).

Original binding in parchment. On the title-page, verso, there is G. Brankovich's
property mark : 01., K: G: B: The Library of the Rumanian Academy, I, 47. 644.

Brunnerus, Andreas Annalku.m/virtutis et fortunae/Boiorum/
Pars II. / Auctore Andrea / Brunner / e Soc. Jesu / Monachii /Sumptibus
et formis / Cornelii Leys / serii /Electorae. Typo- /Graphi et Bi/bliopo-
lae / A MDCXXIX (1629) [Miinchen].
[7 1.] + 926 p. [7 1.] Index (175 110).

On the guard-leaf (recto) : ,,Monrij B<eatae> V<irginia> 'Maria ads <ad Sanctem>
Crucem Ord: <mis> Cisterc: is <Cisterciensis> Catalogo inscripta N. 2, and S. Brankovich's
property mark (0t. K: G: B:).

Original binding in parchment. The book have had string closures, too, which are
now lost. The Library of the Rumanian Academy, I, 24.587.
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NOTES CONCERNANT LA VILLE DE BUCAREST DANS
LES SOURCES ARMÉNIENNES ET TURQUES

par H. Di. SIROUNI

Le manuscrit ne 4998 de la Bibliothèque des Manuscrits d'Erévan
contient une des plus différentes variantes des chronologies &rites par le
chroniqueur arménien du XVIIIe siècle, Grégoire de Kamakh, qui avait
recueilli maintes notes sur les événements pass& entre 1018 et 1594.

La variante que nous présentons ici nous raconte
« En 1023 (1574) Dieu avait cansé de la peine aux Turcs ; ils ont

clecupé le pays de Mitan et de Bakrech »1.
Par le nom de « Mitan » employé ici par le chroniqueur arménien on

comprend la Moldavie.
Il est intéressant de noter que la Moldavie (tait mentionnée d'habi-

tude par les chroniqueurs arméniens comme voici :
Kara-Bougdan La Bogdanie Noire (dans un manuscrit de 1506) ;
Moultan (1602, 1616, 1619) ;
Bougdan (1602, 1636, 1662, 1675, 1676, etc.) ;
Bovgdanatz yerkir ou
Bou gdanatz aehkharh --=le pays des Bogdans (1604, 1605, 1613,

1649, 1659, etc.).
Quant au terme dénominatif de Valakhatz Yerkir, Olakhatz Yerkir

(le pays des Valaques), il est employé tant pour la Molda-vie (1410, 1509,
1538, 1550, 1551, 1560, 1561, 1562, 1564, 1572, 1597, 1600, etc.), que
pour la Valachie (1615, 1616, 1619, etc.).

On s-appose que le terme de Mitan serait dírivé de Moultan, nom par
lequel les Tatars appelaient la Moldavie.

/ V. A. Hacopian, Petites chroniques des XIIIeXVIlle siècles, Erévan, 1956, p. 272.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., II. 8-4, p. 561-563, BUCAREST, 1964
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562 H. DJ. SIROUNI 2

En ce qui concerne le denorainatif Bakrech, il est appliqué ici pour
Bucarest. Pourtant, dans les textes arméniens, la capitale de la Valachie
ítait géneralement nornmee Boukrech, selon le nom turc.

La note du chroniqueur arménien concerne Pexpedition turque de
1574 dans les pays roumains. On sait qu'à cette date Jean le Terrible,
le prince de la Moldavie, avait refuse de doubler la somme du haradj de
40 000 hi 80 000 zlots, comme lui avaient ordonné les Tures, et qu'il était
décidé de se battre. Le Sultan Selim II (1566-1575), qui avait fait desti-
tuer le Prince Jean du trône de la Moldavie le 18 mars 1574, avait nommé

sa place Pierre, le frère du prince de la Valachie, Alexandre (1568 1577),
en lui accordant le drapeau de la principauté et en lui envoyant en
nil:621e temps des unites militaires turques afin de lui prêter aide.

On sait encore que le prince Jean, renforcé par 1200 Cosaques com-
mand.és par Sverchevski, vint à leur rencontre et attaqua à l'improviste
le bivouac des princes frères à Ilichté, dans le sud-ouest de Foc§ani ;
poursuivit le voivode Pierre jusqu'à Braila et le voivode Alexandre jusqu'à
Floci. Puis il pénétra loin dans la Valachie, libéra la ville de Braila et en
mai 1574 mit Vintilit, le fils de Pétrachcou le Bon, sur le trône, à Bucarest.
Pourtant Vintilà fut chassé du trône quatre jours après par Parmée d'Ale-
xandre et il fut capturé et décapité.

Les Turcs, vivement saisis par les faits, expédièrent une forte
armée qui passa le Danube. Acheté par les Tura, le pircälab
Erémia Golia, qui était envoyé par le prince Jean pour les arrêter, se retira
sans livrer le combat. Dans la grande bataille qui eut lieu le 20 juin 1572
près du lac de Cahoul, le prince Jean fut encore trahi par d'autres boyards
et, en dépit de son admirable resistance à Ra§cani, il fut forcé de capituler.
Les Turcs lui coupèrent la téte qu'ils mirent au, bout d'une pique et
son corps, attaché aux queues des chameaux, fut dépecé.

Il est probable que Pentree des armées turques à Bucarest, dont les
chroniqueurs et les historiens ne soufflent mot, se soit passee en mai 1574,
quand le prince Jean, après étre arrivé à Bra§ov et descendant de nouveau
it Bucarest, a mis Vintilà sur le trône, lequel en fut chassé quatre
jours après son avènement, par le voivode Alexandre. Le prince Jean
n'aurait pas pu secourir son protégé, &taut obligé de partir à Braila afin
de capturer le volvode Pierre, son rival. En ce cas, Pentree à Bucarest du
voivode Alexandre aurait en lieu à l'aide de Parmee turque.

On signale le fait que le voyageur polonais Strvjkowski, lors de son
passage à Bucarest en mars 1574, avait TU aux portes de Bucarest « la
téte de Jean, le prince de Moldavie près de la tête de Douca Volvode
après le bannissement d'Alexandre, avait eté promu prince de la Valachie
par son ordre ». Le voyageur polonais avait et6 profondement ému par
le terrible spectacle qui s'offrait à ses yeux 2

2 B. P. Hasdeu, Extracte din cronica poloml-lituanii a lui Alateiu Strojkowski, dans
Arhiva istorica a Romdniei, vol. II, Bucarest, 1865, p. 6.
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3 LA VILLE DE BUCAREST DANS LES SOURCES ARMENIENNES ET TURQUES 563

II

On sait que les Arabes étaient accoutumés 6, ajouter un qualificaiif
h la dénomination des villes.

Cette coutume a passé aussi chez les Turcs.
Par conséquent, on trouve souvent dans les écrits de la chancellerie

turque les vines arabes mentionnées avec les qualificatifs que les arabes
leur ont consacrés

« Mecque la vénéree » (Mekke-i miikerreme),
« M(cline l'illuminée » (Medine-i minevvere);
« Bagdad, le pays des musulmans » (Bagdad dar-ill-islam) ou o Bag-

dad, le pays des intègres » (Bagdad dar-iil-sedad). Bagdad était surnom-
rnee encore : « Le bastion des grands dignitaires » (Bourdj-el-evliya) ou
«la résidence du Khalifat» (Dar-iil-hilafet).

« Damas, l'ornement du paradis » (Cham-i Djennet-hacham).
« Jérusalem, la noble et la sainte » (Kouds-i-chérif-i-miibarek).
« Egypte, rareté incomparable du siècle » (Misir-i-nadiret-ill-asr-

bihemta.
« Eraroum la délicieuse » (Erzeroum behdjet rousoum).
« La cité de Belgrad, lieu de la guerre sainte » (Kale-i-Beigrad dar-iil-

djihad).
« Alep la sombre » (Haleb-afehba).
« Constantinople la ville célèbre » (Ch,ehr-i-ehehir-i- Constantiniye).
Quelques villes avaient des surnoms : Kaaba était appelée « la MI:re( e

d'Arabie » (A rous-i- Arab).
Terbriz, Kazwin, Ispahan et Télu'ran étaient nornmes «la résidence

de l'Empire » (Dar-iis-saltanat);
Chiraz était mentionn(e comme le « siège de la science » (Dar-ill-ilm).
Yezd était «le siège de Padoration * (Dar-iil-ibadet) et Kerman « le

siège de la croyance » (Dar-121-iman).
Parmi ces surnoms, il est à noter que la ville de Bucarest a et6

parfois citée avec un qualificatif spécial : « Bucarest qui charme le cceur » .
Dans une adxesse 3 expédiée le 9 Redjeb 1220 (1805 octobre 2) it

Manouk Bey, qui se trouvait en ce temps à, Bucarest, par le Bayraktar
Moustapha Pacha, alors ayan de Roustchouk et Grand Vizir peu après,
nous trouvons l'appellation suivante :

Hala Boukrech-i-dilkeehde raybetlou sadakatlou, dost-Kadim ve hödjet
mistédimim Hodja Manouk djenablerine vassil ola.

« Que notre lettre, que voici, arrive A, notre ancien et ferme ami,
notre très fidèle et digne d'estime Hodja Manouk, qui se trouve a
Boukrech, la ville qui charme le cceur ».

3 Mus. Ist. Buc. Le fonds Manouk. n" 26 428.
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Reproduite en essence dans le 'EXXlvt.xi) Algtoopyía *, III, 1956, 59, p. 105-109,
apud Polychronis K. Enepekides, Documents notariaux inédits sur Adamantios Coray. Tirés
des Archives d'une Rude parisienne et des Archives de la Seine. Akademie Verlag, Berlin,
1959, p. 3.

2 Polychronis K. E,nepekides, Documents et nouvelles lettres inerdites d'Adamantios
Coray liras des bibliothCques et archives europeennes (Paris BesanfonAmsterdamLeyde-
V ienne Munich Berlin), dans e Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft
Wien, V, 1956, p. 8 5 126.

3 Polychronis K. Enepekides, Documents notariaux inédits sur Adamantios Coray.
Tirés des Archives d'une itude parisienne et des Archives de la Seine. Akademie Verlag, Berlin,
1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten, Band 19), 3 f. + 65 p.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., II, 3-4, p. 565-577, BUCAREST, 1964

14 c. 859

LA CORRESPONDANCE DE JACQUES ROTAS,
L'AMI ET L'EDITEUR D'ADAMANTIOS CORAY

par CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU

Dans le dossier A. N. 1VIMDCCCXXXV/3 13 des Archives de
l'Etat de Bucarest se trouvent quel ques lettres ecrites en fraiLwais, adres-
sé,es, en 1833 1834, par Jacques Rotas, de Trieste à Mme Philippe Four-
naraki A, Paris. 11 s'agit de la correspondance de deux amis d'Adamantios
Coray, &rite peu après la mort de celui-ci. Elle contient des données
intéressantes pour la biographie du grand savant.

Ces dernières années, la bibliographie des travaux concernant Ada-
mantios Coray s'est enrichie par Pactivité infatigable du savant grec
Polychronis K. Enepekides. En 1956, il a fait une conférence sur la
personnalité de Coray et il a publié des documents et des lettres
inklites tirs des bibliothOques et des archives européennes 2. En 1959
a paru son volume de documents inédits trouvés dans les archives d'une
étude parisienne et dans les Archives de la Seine 3. Les deux recueils
sont le résultat d'un travail patient et extrêmement rainutieux. Si le
premier volume a nécessité des recherches clans plusieurs archives euro-
peennes, le second, contenant les témoignages des derniers moments de
Caray et les formalites de sa succession, a suscité, selon l'aveu de l'au-
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566 CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU 2:

teur, une vraie chasse aux documents ». En effet, la voie directe de
l'Etat Civil du Palais de Justice lui &ant fermée, car les actes de cette
institution avaient été detruits pendant la Commune, ce n'est que par
des recherches persévérantes dans les archives notariales qu'il put trouver-
les précieux matériaux publies.

« Nous croyons, dit-il, que la personnalité européenne de Coray-
merite, même au prix des plus grands efforts, d'être (tudriée minutieu-
Bement. Cet homme a fait honneur à sa patrie, à la France et à la pensee
européenne. Chaque nouvel element qu'on trouve sur sa vie et son ceuvre
sert indirectement ces trois symboles » 4. 11 deplore Pabsence d'un corpus.
des lettres corayennes, digne de Pimportance du savant grec, « sans.
doute le plus grand depuis la chute de Constantinople » et exprime son
espoir dans une future collaboration des chercheurs de différents pays,.
qui vont étudier dans ce but « les fonds nouveaux des archives ou les
acquisitions récentes des bibliothèqu.es publiques et privees » 8.

Les lettres dont nous nous occupons sont écrites entre le 17 octobre
1833 et le 6 aofit 1834, c'est-à-dire quelques mois après la mort de Coray
Celui-ci s'est éteint le 6 avril 1833 à, Paris, où il a Well pendant 45 ans,

L'une des personnalités les plus aimees de la lutte de liberation
hellène, le savant Adamantios Coray est l'objet d'un veritable culte,
tant en Grèce que dans son pays d'adoption, la France. Par son acti-
vité dans ce pays et par les relations qu'il y a eues avec les hellenistes
franeais « il a contrib-ae A, une vraie renaissance des etudes grecques du
commencement du siècle » 8.

Les lettres de Jacques Rotas reflètent justenient la fraternité de
sentiments qui liaient ses amis grecs et franca's, la veneration qu'ils-
rnettent dans la manière d'écliter ses ceuvres et de soigner sa tombe.
Anciens élèves, editeurs, étudiants grecs hi Paris et antis, tous font preuve
de la, même genérosité pour remplir ces devoirs à la mémoire du grand
savant.

L'auteur de la correspondance, Jacques Rotas, était un ancien ami
de Coray et son légataire universel. 11 a edité à Athènes, à deux reprises,
un recueil de ses lettres 7. Au moment du décès et de Pexécution du
testament, il se trouve à Trieste, d'où il écrit ces lettres à 1VIme Philippe
Fournaraki, la femme de son mandataire, au sujet de cette succession.
Philippe Fournaraki, ainsi que nous l'apprenons de l'acte de décès de
Coray, est un medecin AO de 42 ans, habitant Paris et ami intime du
savant grec 8. La correspondance est adressee àsa femme, car Fournaraki,

4 P. Enepekides, Docuntents notariaux inédits. ., p. 3.
5 Idem, Documents et nouvelles lettres..., p. 86.
6 Lettres inédites de Coray à Chardon de la Rochelle (1791_1796), Paris, 1877, p. N.

(é.ditées par le marquis Queux de Saint-Hilaire).
7 'Airávfltalza int.a.roViáv 'AScp.x.wriou Kopor7) ix8L86vToç 'Iccxdifiou Term 'Ev

'A3hvatg, 1839, 18+314 p.
'Airtivalava Seíyrepov 'ExSt.86v-rog 'Pda. 'Ev

1841, 242 p.
P. Enepekides, Documents notariaux inédits..., p. 57.
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3 CORRESPONDANCE DE JACQUES ROTAS 567

grand propriaaire en Moldavie (le district de Baau), faisait souvent
de longs séjours sur ses terres, en quittant la France pour des mois.
Dans plusieurs documents de famine nous le trouvons en Moldavie,
tantôt lui, tantôt son fils .Aristide, se representant l'un l'autre pour diffe-
relates obligations contractuelles 9.

A Paris, on le considérait parmi les amis les plus proehes de Coray'°,
remplissant aussi quelques attributions de secrétaire de ce dernier. Toute
la documentation notariale recueillie par Enepekides nous le confirme
et nous montre Fournaraki present dans tous les actes concernant la
fin et la succession du grand savant. 11 était d'ailleurs très lié avec
plusieurs membres du mouvement philhellène. Il s'est fait remarquer
aussi pendant les luttes pour l'independance grecque, ainsi que le prouve
la ds:coration re Die en 1847 du commandant des armees grecques
d'Ath ènes

Dans cette correspondance, Jacques Rotas demande à Mme Fourna-
raki et aux amis gTecs ou français differents services, au sujet de l'édition
des manuscrits de Coray du ye volume des '1A-L-covroc surtout , des soins
nécessaires à sa tombe, de l'expedition de certains souvenirs et aussi
au sujet des formalites nécessaires au correspondant dans sa qualité de
légataire testamentaire.

LES MANUSCRITS

L'édition des manuscrits de Coray eonstitue le point central des
préoccupations de Rotas. Tout l'indique : les fonds qu'il procure A, cette
fin 12, les mesures qu'il prend pour renouer avec les éditeurs et typogTaphes
de Coray (Firmin-Didot et Eberhart) 13 et son souci pour les corrections
du ye volume des 'Aucx-rce (qui parut en 1835 avec une preface signs'e
par Philippe Fournaraki). Dans toute cette activité nous le trouvons
toujours présent, aussi compétent que devoué, contribuant à mettre en
yaleur les cenvres posthumes de Cora y.

C'est le Ve volume des 'ATOM= qui l'interesse particulièrement.
Conscient de la -valeur de cet ouvrage de grande erudition philologique 14,

il paralt très soucieux d'en continuer Pedition interrompue par la mort de
l'auteur. Dans ce but il demande à Mme Fournaraki de prier Eberhart
« qu'il tienne bien les Atada de Coray, ler, 2e, 3' et 4' volumes. Si nous
faisons imprimer le 50, l'ouvrage sera presque complet, et sera très re-
cherché pour la Grèce » 15.

9 Archives de l'Etat de Bucarest A. N. MMDCCLVIII/99 (le 21 févr.); /108 (le 15
juillet 1859).

19 P. Enepekides, Documents et nouvelles Wires..., p. 113.
11 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/21, du 30 mai 1837.
13 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/3, le 17 oct. 1833, v. Annexe I.
13 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/5, 6, 10, 11, v. Annexes, 3, 4, 7, 8.
14 Cet ouvrage est considéré comme étant e non seulement la première ètude sérieuse

du grec moderne, mais aussi le premier dictionnaire de cette langue s. Voir l'étude de C. A.
Trypanis, The Balkans in Transition, edited by Charles and Barbara Jelavich. Berkeley
and Los Angeles, California Press, 1963,, p, 227-257.

11 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/6, le 12 février 1834. Voir l'Annexe 4.
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568 CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU 4

Toujours au sujet de ce volume qui se trouvait chez les Fourna-
raki, Rotas annonce qu'il a fait le necessaire pour l'imprimer et montre
sa preference pour Didot, tout en exprimant sa crainte d'irriter Eberhart
par ce choix 16 L'absence de Fournaraki, qui devait voir les epreuves du
volume, inquiète Rotas par le retard qu'elle impose. C'est pourquoi
propose à Mme Fournaraki de trouver, en attendant, un autre correcteur,
qui, sachant egalement bien le grec ancien et moderne, puisse corriger
les fautes d'impression ".

LA TOMBE DE CORAY

La sollicitude montree par Rotas pour Pedition des manuscrits
pourrait s'expliquer simplement par Pintérét intellectuel que celui-ci
portait à une ceuvre d'une valeur indiscutable Mais ce qui nous semble
tout à fait edifiant pour connaitre ses sentiments et sa veneration pour
Coray, c'est la manière dont il s'occupe de sa tombe. Dès ses premières-
'cares 18, nous le voyons preoccupé par l'exécution d'une pierre funéraire
qu'on devait y poser. Il prie Mme Fournaraki d'en prendre soin et lui
envoie par la poste 19 le texte de Pepitaphe écrit par le savant lui-même.
A plusieurs reprises, Rotas indique la manière dont on devait gTaver
l'inscription 29 afin que les lettres resistent aux ravages du temps. 11 se
rejouit de la proposition de Mme Fournaraki de faire surveiller ces travaux
par deux jeunes Grecs, pour eviter les fautes d'orthographe al. Pour
l'ornement de la tombe de Coray, il lui demande de proceder avec la
plus grande sobriété car, dit-il, « sa vie toute était le raodèle de la
modestie o 22.

Il espère pourtant, pour un avenir lointain, que «la Grèce recon-
naissante fera un jour transporter les cendres de ce nouveau Socrate au
Parthenon d'Athènes 23» . 11 ne se contente pas de donner seulement des
indications générales, mais aussi il prévoit minutieusement toutes les
depenses et les operations financières nécessaires. 11 suggère même le
nom de Partisan à qui on devrait confier ce travail 24 et Pordre dans lequel
on fera graver les inscriptions (car à l'épitaphe de Coray se sont ajoutés
les vers d'un professeur de latin et ceux de Firmin-Didot). ll demande
aussi une lithographie du dessin representant la tombe, dont il desire
avoir une centaine de copies pour les distribuer aux amis du disparu 26

12 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDGCCXXXV/6, le 12 février 1834. Voir Annexe 4.
13 Ibidem.
MI Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMÙCCCXXXV/5, le 27 déc. 1833. Voir Annexe 3.
12 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDGCCXXXV/6. 'Voir Annexe 4.
22 Ibidem et A. N. MMDCCCXXXV/8, le 18 mars 1834. Voir Annexe 6.
21 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/8.
22 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/6.
23 Ibidem.
24 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/7, le 18 février 1834. Voir Annexe 5.
25 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/10, le 27 mai 1834. Voir Annexe 7.

www.dacoromanica.ro



5 CORRESPONDANCE DE JACQUES ROTAS 569

L'ACTE DE SUCCESSION ET LES OBJETS LAISSES PAR CORAY

Pour certaines formalités qui lui sont necessaires en qualité de léga-
taire universe', Rotas demande à Mme Fournaraki une copie authentifiée
du décret gouvernemental frangais, par lequel il est reeonnu comme héritier
de Coray. L'original, qui se trouvait en ce moment chez l'avocat, devait
rester dans la maison Fournaraki, « afin qu'elle se trouve toujours avec
la Bibliothèque de notre cher Coray » 26.

Des objets laisses par le savant grec, Rotas desire avoir quelques
souvenirs qui lui sont chers, tels que : le testament écrit par Coray
en frangais et en grec, le catalogue de ses livres ecrit par Philippe
Fournaraki et complété par Coray, sa montre à chaine, ayant deux
sceaux, dont l'un porte le nom du savant et l'autre celui de Socrate,
ainsi que quelques objets d'usage personnel 27 .

Nous donnons en annexe 28 les lettres de Jacqueg- Rotas. Dans plu-
sieurs cas, nous en reproduisons seulement les fragments interessant
la biographie d'Adamantios Coray.

ANNEXES

1

Madame Fournaraki Trieste, le 17 Oclobre 1833
ir Paris

Madame,

L'ami du défunt Dr. Coray, l'ami de Mr. Fournaraki, votre cher Époux, peut aussi
avoir des droits sur votre chére amitié. Pour cette raison, je prends la liberté de vous écrire
la présente lettre, et de me féliciter avec vous, Madame, pour le plaisir que j'ai eu ces
jours-ci, d'embrasser votre cher Époux, ainsi que votre cher fils Aristide. Ils sont tous les
deux arrivés ici bien portants, et aprés un séjour de huit jours, ils sont partis le 15 ct.
au soir, pour Vienne, oa ils miveront le 19 au matin, et poursuivront de là leur voyage
pour la Moldavie. Je me flatte qu'après peu de tem/p/s j'aurai le plaisir de réembrasser 'Mr.
Fournaraki, de retour chez vous ; et ce sera alors, Madame, que je vous rendrai par son
entremise les compliments les plus affectueux, dont vous avez eu la bonté de le charger 6.
Inc communiquer par une de vos chères lettres que vous lui avez adressée par mon entre-
mise. 11 la lisait avec beaucoup de tendresse Je vous en félicite derechef, Madame, d'avoir
un Epoux si cher, et si tendre I 11 est bien aimé et estimé de tous ses concitoyens. Que le

26 Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/3, le 17 oct. 1833. Voir Annex e
27 Ibidem.
28 Les inconséquences orthographiques et certaines formes inusitées des annexes sont

dues au manuscrit. Nous les avons corrigées seulement dans les cas où la modification n'affectait
pas le sens.

www.dacoromanica.ro



570 CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU 6

bon Dieu vous benisse tous les deux, et qu'il vous rende le soutien et la consolation de vos
chers enfan/t/s I

Ayez la bonte, Madame, au reçu de la présente de m'envoyer par la Diligence :
1n0. le livre-rouge du défunt Dr. Coray, qui est dans le grand Carton ainsi que
2d0 Testament de Mr. Caray, &lit d'un cdté en franyais, et de l'autre en grec. En

cas qu'il ne se trouve pas dans le grand Carton, ayez la bonté, Madame, d'en demander au
Notaire une copie authentique et nous l'envoyer.

3°. Le Catalogue des livres de Mr. Coray, écrit de la main de Mr. Fournaraki, avec
paginations suivies, oil le feu Air. Coray, par sa propre main, a écrit différen/t/s ouvrages,
qu'il a ajoutés A sa Bibliothèque. Ce Catalogue se trouve aussi dans le meme Carton.

4°. Le livre verd [sic], qui se trouve dans le meme Carton.
5°. La montre à repetition du feu Mr. Coray, avec la chaine et les deux seeaux, dont

l'un porte son nom, et l'autre Socrate.
6°. Les deux petites cui/l/lières à café, avec son nom.
7°. La Tabatière en buis, dans le tiroir de la table de Mr. Coray 29, qui se trouve

dans le Cabinet de Mr. Fournaraki.
Si vous n'avez pas encore, Madame, envoyé à M... Rodocanaki A. Marseille le Catalogue

des livres de Mr. Coray, ayez la bonté de me l'envoyer avec les susdits objets par la Diligence.
De tous ces objets, il vous plaira former un paquet marque K.R.N.1 et me l'envoyer

aussitdt par la Diligence. EL tout ce que vous y dépenserez, Madame, je VOU3 en rembour-
serai aussi-lat que j'en reçois la note de votre part.

Votre cher Epoux, Aladame, vous écrira de Vienne, et vous parlera de cet envoi, qui
est absolument indispensable, pour des raisons qu'il connait lui-méme. J'espère qu'à son
retour chez vous, il sera bien heureux, et qu'il travaillera pour l'utilité de sa nation, pour
la sienne et pour la gloire de son immortel ami le feu Dr. Coray.

Nous en avons parle bien en long, Dieu veuille seconder nos bonnes idées
Veuillez, Madame, consigner l'incluse A Mr. Eberhart, en l'assurant des sentiments

d'estime et d'amitie que je nourris pour lui, sans le connaltre personnellement. Le défunt Dr.
Coray me les avait inspires, et Mr. Foarnaraki me les a confirmés.

Veuillez, Madame, embrasser de ma part vos chers enfants ; et agréer les salutations
les plus affectueuses de ma famille, en me croyant constamment dévoué à vos ordres.

J. Rota

Arch. de l'Etat, Buc. A. N. AlAIDGCCXXXV/3

2

Madctme Fournaraki Trieste, le 29 Novembre, 1833
Paris

Madame,

Avant de recevoir l'honneur de votre chere lettre du 10 CL., j'etais bien convaincu que
la chère epouse de mon ami Fournaralci, et l'amie chérie de l'immortel Coray, devait nourrir
dans son cceur des sentiments nobles et généreux en faveur d'un ami, qui sait bien apprécier

29 Ceriains objets ayant appartenu à Caray ont été gardés comme des reliques nationales
par ses amis el ses compatriotes. Voir P. Enepekides, Documents notarianx inédits..., p. 4.

www.dacoromanica.ro



CORRESPONDANCE DE JACQUES ROTAS 571

.les qualités qui vous distinguent. Nous en sommes, ma famille et mol, on ne peut plus sensi-
bles, et vous prions, Madame, d'accueillir avec bonté nos compliments les plus affectueux,
.en embrassant aussi bien tendrement de notre part vos chers enfants !

Je brdle, Madame, apres le desk d'entendre bientát retourné dans vos bras votre cher
.époux, afin de commencer notre ouvrage, qui tend au bien de nos concitoyens, et à la gloire
cle l'illustre Coray. J'ai déjà tout préparé les fonds pour l'impression de la moitie de ses manu-
scrits, et pour l'autre moitié nous ne manquerons certainement pas les moyens pour les voir
la lumiere. C'est ce que je desire, Madame, que vous ayez la complaisance de communiquer
.à Mr. Eberhart, en lui préseniant mes compliments les plus sinceres.

Je me proposais, Madame, de différer ma réponse à votre chère lettre, afin de pouvoir
-vous annoncer la reception des objets que vous m'avez expédiés, et en mdme temps vous en
,remercier pour l'empressement avec lequel vous avez bien voulu remplir cette commission. Mais
je n'ai pas pu resister au plaisir de vous répondre au plutôt, en me réservant de vous écrire
une autre fois, aussiLdt que ces objets arrivent. Je ne manquerai pas de consigner fidele-
ment tout ce qui est destine pour Mademoiselle votre belle-sceur, h laquelle en son temps j'ai
-consigné votre lettre, que vous, Madame, lui avez adressée par mon Canal.

Si jamais vous recevez, Madame, quelque nouvelle de la part de volre cher Epoux, vous
m'obligerez infiniment en me la communiquant au pluti3t.

Agréez, Madame, les assurances de mon estime particuliere, avec laquelle j'ai l'honneur
4I'etre

Votre dévoué ami
J. Rota

Arch. de l'Etat, Buc. A. N. MMDCCCXXXV/4

3

Madame Fournaraki Trieste, le 27 Décembre, 1833
el Paris

Madame,

Fidele h ma promesse, contenue dans la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire
le 29 Nov., je viens vous annoncer par la présente que j'ai rep en tres bonne condition la
-caissette KR, N 1, et je vous en renouvelle mes remerciments. J'ai consigné tout ce qu'il
.appartient A Mademoiselle Fournaraki, votre belle-sceur ; et aussitdt que je reçois d'elle les
?francs 28,90, je les passerai vis-i-vis des 200 francs, prétés à 6votre cher Rpoux, ainsi que
vous l'ordonnez dans votre lettre du 10 Novembre. De méme je passerai tous les ports de
lettres etc. que vous aurez dépensés, Madame, pour mon compte, et qu'il vous plaira en son
temps me noter pour ma regle.

Veuillez, Madame, rcdoubler vos peines, pour relrouver le Catalogue des livres (de biblio-
theque) de l'iinmortel Coray, écrit par sa propre main, et par celle de votre cher époux.
De méme une copie exacle (écrite par une main habile, afin qu'elle soit bien lisible) du

-Catalogue fait dernièrement, pour tous les livres et les manuscrits, contenus dans les 23
Caisses, déposées dans votre magasin. Tous ces catalogues me sont d'autant plus indispen-
sables, que celui, que votre cher Époux m'avait envoyé voie de Nlarseille a été perdu avec

des vies et les images de Coray, embarquées dans un navire, qui a naufragé.
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Je vous en supplie, Madame, de ne point épargner ni peines ni frein pour obtenir ces.
catalogues, et me les envoyer par la première poste. 11 vous plaira aussi par la meme.
poste m'expédier une Copie authentique du décret du gouvernement français, par lequel
me reconnatt l'héritier du feu Dr. Coray. Je vous demande mine et mine pardons, Madame,
de tant de peines, que le besoin me force de vous donner. Ma reconnaissance en sera aussi
sincere que profonde.

Qu'll me tarde, Madame, de savoir au plutet retourne dans vos bras votre cher Rpoux.
Je n'en al rem depuis son depart, la moindre nouvelle. Cela pourtant ne m'étonne pas, car
Il m'a dit que sa premiere lettre sera écrite, quand il retourne chez lui. Mais vous n'ignorez
pas, Madame, que son absence tient en suspend [sic] tous nos plans, qui tendent A son bien,.

celui de mes concitoyens, et à la gloire de notre immortel Coray.
Veuillez, Madame. presenter mes civilités it Mr. Eberhart 30, et l'assurer derechef qu'au

moment de l'arrivée de votre cher Rpoux il commencera l'ouvrage, dont il en aura pour
quelques années. Accueillez, Madame, mes salutations les plus sinceres, avec celles de ma
famine, en donnant de notre part un tendre embrassement it vos chers enfants, et en me
croyant toujours dévoué lit vos ordres.

P.S. Serait-il vrai, Madame, que, faute de fonds nécessaires, le sépulcre de notre
Coray reste encore dépourvu de la plaque de marbre, sur laquelle devrait etre gravée l'.Epitaphe,
&rite par sa propre main?

Si cela est ainsi, je vous en supplie, Madame, de m'écrire au plutet possible combiene
de francs il vous faut pour executer de suite cette oeuvre méritoire. CEuvre, qui devrait etre-
faite la premiere, et je ne sache par quel motif a été négligé. J'espère qu'un jour la Grece re-
connaissante érigera des statues colossales à ce grand homme, et fera transporter ses cendres
dans le Parthenon de l'Acropole d'Athenes. En attendant nous devons lui rendre tous les hon-
neurs que nous pouvons. Je suis, Madame, derechef, Votre dévoué ami

J. Rota

Arch. de l'Etat, Buc. A.N. 1VIMDCCCXXXV/5.

4

Madarne Pournaraki Trieste au 12 Février, 1834
Paris

J'ai des fonds tout prets pour l'impression de plusieurs manuscrits de notre immorter
ami Coray. Et je ne sais quoi dire k mon ami, qui me les a founds. Parlez, s'il vous plait,
Madame, avec Mr. Eberhart, en lui présentant derechef mes compliments les plus affectueux,
et voyez s'il y a moyen, en attendant que votre cher Époux retourne, de trouver un correcteur,
pour les !antes d'imprimerie qui connaisse le grec ancien et moderne, pour commencer au moins
le 50 volume de "A.Tax.ra *81 Atacia, qui se trouve auprés de vous, Madame, tout prepare

3° Eberhart, typographe libraire de Paris, qui a édité plusieurs ouvrages de Cot ay.
''.Arawra, i¡yoov nawroaccniáv el; Ti,v cittxafav xca vgav

'Ev Ilapicrioig, 1828-1835, 6 vol.

www.dacoromanica.ro



9 CORRESPONDANCE DE JACQUES ROTAS 573

pour rimpression. Monsieur Didot 32, reeve de Coray, serait bien notre homme, je l'invite-
rais A cette bonne ceuvre par une de mes lettres, qui lui sera d'autant plus agréable, quand il
saura que Coray fait bien mention de lui, dans les instructions qu'il m'a laisées pendant son
vivant. Mais je ne sais pas si cela entre dans les intérdts de Mr. Eberhart. Ayez la bonté, Ma-
dame, de vous en consulter avec lui, et me communiquer sa pensée. Assurez-le de ma part,
que ma parole est déjà donnée ; que tous les livres de Coray, qui sous ma direction seront
imprimés A Paris, ne le seront que par Mr. Eberhart. Qu'il en soit sar 1 Le tout est, que nous
puissions trouver un bon et intelligent correcteur pour les fautes d'impression qui puisse nous
aider A [sic] l'absence de votre cher Philippe. J'attends avec impatience IA-dessus l'opinion de
Mr. Eberhart.

Je suis enchanté, Madame, de tout ce que vous avez la bonté de me communiquer
sur Mme Thurot. Elle a su bien apprécier notre Coray pendant son vivant ; elle l'honore
après sa mort, en lui répandant sur sa tombe des couronnes de fleurs.

Veuillez, Madame, me faire le plaisir de lui Zaire consigner en propres mains l'incluse.
Je la remercie infiniment de cette marque d'amitié, témoignée it notre immortel ami, et je la
prie instamment de vouloir bien joindre au/aux/ v6tres ses bons soins pour l'ornement aussi
decent que modeste de la tombe de cet ami, que nous adorons tous. Je vous remets, Madame,
ci-inclus une lettre de change A vue de francs 500. sur Messieurs Félix Vernis A votre ordre.
Veuillez les encaisser, et les dépenser tons pour cet ornement. Puisque le tombeau de notre
Coray est tout auprès de celui de son ami Thurot, je desire qu'il lui soit possiblement conforme.
Si cet argent ne suffit pas, employez aussi celui que vous recevrez, Madame, du re te de sa
pension du gouvernement. Je souhaite que cet ornement devienne aussi decent qu'il soit possible.
N'oubliez pas, Madame, de faire inciser en lettres d'or sur la plaque de marbre qui couvre sa
tombe, son Bpitaphe, écrite pendant son vivant de sa propre main. Vous la verrez dans les
images que votre cher Philippe a fait lithographier.

Et pour ne pas faire des fautes, je vous en envoie ci-inclus une autre copie.
Que les lettres soit A jamais ineffaçables, incisées, ou relevées dans le marbre mérne.

J'espere, que la Grèce rcconnaissante fera un jour transporter les cendres de ce nouveau Socrate
au Parthenon d'Athènes. Mais avant que cette heureuse Époque arrive, il est de notre devoir
de le faire reposer dans une tombe aussi modeste, que sa vie toute était le modele de la mo-
destie.

S'il vous faut, Madame, d'autres fonds, ayez la bonte de m'en demander. Je s ens bien
les embarras que je vous procure ; mais votre bon cceur et l'estime que vous portcz A notre im-
mortel ami me rassure.

Patience pour le catalogue des livres. Quand notre cher Philippe retourne, nous en pen-
serons. De meme que pour l'écrit, moyennant lequel je suis reconnu comme l'héritier de Coray.
Je voudrais en avoir une copie authentique, quand vous pourrez l'obtenir sans vous gener.

P.S. Ayez la bonté, Madame, de dire A Mr. Eberhart qu'il tienne bien les Atacta de
Coray, ler, 2, 3, et 4 volumes. Si nous faisons imprimer le 5°, l'ouvrage sera presque complet,
et sera tres recherché pour la Grèce.

ss. J. Rota

Arch. de l'Etat, Buc. A.N. MA1DCCCXXXV/6

32 Ambroise Firmin Didot, le fils du typographe-libraire Firmin Didot, 1790-1876.
Il a appris le grec avec Coray, avec lequel il est reste très lié toute sa vie.
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5

Madame Fournaraki Trieste, au 18 Février 1834
a Paris

Le 12 Ct. je vous ai écrit une lettre bien longue en vous y remettant 500 francs pour le
monument A arranger de notre immortel ami Coray.

Voici la description mieux écrite de tout ce qui doit etre bien profondement grave en
leltres d'or sur le marbre qui dolt couvrir ce monument. Tachez, Madame, que tout soit execute
avec une exactitude scrupuleuse. S'il faut encore dépenser quelque centaine de francs de plus,
ne les épargnez pas, Madame, je vous en supplie, afin que ce monument soit aussi decent que
possible. Je souhaiterais que cela fut semblable A celui de Mr. Thurot 33, d'heureuse mémoire.
Si jamais vous avez l'occasion de voir Madame Thurot, veuillez lui presenter mes respects,
cn la priant de vous assister avec sa bonte pour l'amitié de notre Coray, afin que le meme
artiste qui a travaillé le monument de son mari, fasse aussi celui de Coray.

Quand le tout sera achevé, je vous en prie, Madame, de m'en envoyer le dessin litho-
graphié sur plusieurs estampes, afin que je puisse les distribuer it plusieurs de nos amis.

Tous vos frais seront passes A mon debit. Je connais bien les embarras que je vous pro-
cure, mais que ne feriez-vous, Madame, pour la gloire de notre cher ami ! Je souhaite que l'ame
de cet ami placée dans la Beatitude prie l'Etre Supreme pour le bonheur de tous ses vrais amis !

Votre dévoue
J. Rota

P.S. C'est vraiment le jour des bonnes nouvelles. Par un hasard imprévu fut sauvée,
el renduc dans ce moment entre mes mains la Caissette, qui contenait les vies, les images et
les Catalogues des livres de notre cher Coray. Quel moment inattendu I Croiriez-vous, Madame,
que j'y aie trouvés aussi les catalogues que je vous demandais dernièrement ! Ils y sont tous
réunis.

J'en suis on ne peut plus content. L'ame heureuse de Coray favorise certainement nos
bolines intentions ! Vous, Madame, et votre cher Philippe, avez la possibilité et toute la bonne
disposition pour les porter A une fin bien satisfaisante.

J.R.

Arch. de l'Etat, Buc. A.N. MMUCCCXXXV/7

33 Francois Thurol, helleniste francais ne A Issoudun en 1768, mort en 1832. Il a enseigné
la philosophie A la Faculté des Leltres de Paris et a fait un cours de langue et littérature grecques
au College de Frunce. Il a été l'un des plus proches amis de Coray et son adepte en matiere
philologique. Le savant grec lui a dedie deux pages dans le IV' volume, 2` parlie des Ataktar
en 1832.
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6

Madame Fournaraki Trieste au 18 Mars, 1834
Paris (répondu le 31 Mars)

Madame,

Je ne saurais vous dépcindre le plaisir que me font vos chéres lettres. Celle que je viens
de recevoir datee du 4 Ct. m'inspire l'estime la plus vive et la plus sincére pour votre chere
personne.

Je trouve supérieuremenl bien fait tout ce que vous avez (31)&6, Madame, pour le monu-
ment de notre cher Coray, de concert avec Madame Thurot, à laquelle il vous plaira de présenter
de ma part mes compliments les plus respectueux, avec mille et mille remerciments pour toutes
les peines qu'elle se plait à se donner, afin d'immortaliser la gloire de notre cher Cora.

Si pour remplir la somme de 920 francs, vous n'encaissez pas, Madame, assez de Londres
.&, ayez la bonté de m'en demander le reste, pour vous le remettre de suite.

Ayez la bonté aussi, Madame, de passer à mon daft la dépense de l'incision des deux
vers français que le professeur de latin vent ajouter à l'inscription grecque que je vous ai trans-
mise, en lui en témoignant mes vifs remerciments. Je vous serai bien obligé, Madame, si vous
m'envoyez une copie de ces deux vers. Votre idée me plait infiniment de faire inciser proton-
dément dans le marbre toutes ces inscriptions, afin que toutes les lettres soyent à jamais inef-
laçables, sans faire attention it mon iclée absolument erronnée de faire les lettres dorées.

Je suis bien charmé, Madame, que deux jeunes grees auront la bonté de surveiller sur
l'exacte exécution de l'inciseur sur le marbre, afin que tout soit conforme it l'inscription que je
-vous ai dernièrement transmise. Je remercie bien du cceur ces deux jeunes grecs, sans les con-
netre. Ils seront dignes de la bénédiction de notre cher Coray.

Maintenant je n'attends de votre bonté que l'ouvrage lithographié, quand il sera achevé.
Vous aurez la bonté alors de m'envoyer deux ou trois copies par la poste ; et une centaine par
le canal de Mrs. Rodocanaki fils et Comp. de Marseille.

Je vous remets ci-inclus ma réponse it Mr. Eberhart. 11 vous plaira la lui remettre ea-
chetée, aprés en avoir pris lecture

Aussi-tilt que vous me demandez de l'argent pour le complètement du monument de notre
cher Coray, je vous en remettrai quelque somme de plus, pour mes petites commissions. Je sou-
'mite, Madame, que vous ayez la bonté de payer la sottune de 15 francs pour obtenir une copie
authentique de l'acte, par lequel le gouvernement me reconnalt l'héritier de notre cher Coray,
.et me l'envoyer par la poste. L'autre qui se trouve auprès de l'avou6 il vous plaira la garder
auprès de vous, Madame, afin qu'elle se trouve toujours avec la Bibliothéque de notre cher
Coray.

J. Rota

Arch. de l'Etat, Buc. A.N. MMDCGCXXXV/8
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7

Madame Fournaraki Trieste au 27 Mai, 1834
et Paris

Agréez, Madame, mes remerciments les plus affectueux pour tout le bien que vous avez
fait A la gloire de notre cher Coray, ainsi qu'à tous ses fidèles amis 1 Veuillez, Madame, présenter
mes hommages les plus respectueux it Madame Thurot, en l'assurant que j'ai lu avec bien du
plaisir sa charmante lettre, A laquelle j'aurai l'honneur de répondre aussi-t6t que je reçois la
petite notice, dont elle a bien voulu m'honorer. Je lui en suis infiniment obligé. Je ne saurais
assez vous remercier, Madame, pour le zèle avec lequel vous avez si bien remplies [sic]
toutes mes commissions. Croyez-moi que j'en suis profondément reconnaissant.

Ayez la bonté, Madame, moyennant la lettre ci-incluse, de faire encaisser par Messrs.
André et Cottier de votre ville les 950 francs et 75/100, en les passant A mon crédit.

Il vous plaira A votre aise de faire encore 100 copies du dessin du monu-
ment lithographié, dont les 10 vous aurez la complaisance de présenter A Mme Thurot, comme
une faible marque de mon estime, 10 A Mr. Eberhart avec mes compliments, 10 El
Mr. Firmin Didot père et fils, en les priant de les accueillir comme une faible marque de la
haute considération que je conserve toujours pour leurs respectables personnes, 10 au Savant
respectable qui a eu la bonté de glorifier par sa muse la mémoire de notre cher Coray. Veuil-
lez, Madame, m'indiquer, s'il est permis, le nom en entier de ce savant respectable. Et en atten-
dant lui présenter mes hommages. Ses 4 vers me plaisent infiniment.

La procuration de Mr. A. Condostavlos m'a été remise bien en règle, et je l'ai consignée
A Mr. Philippe, quand il a passé par ici. Il faut done attendre son retour pour exiger la pension.

Aussi-t6t que je revois tout ce que vous avez eu la bonté de m'envoyer, je vous dirai
mon avis sur le dessin du monument. 11 vous en restera encore 60 copies que vous aurez la
bonté de garder A ma disposition. En attendant, Madame, déposez en encore dix aux personnes
que vous croirez convenables.

Votre dévoué ami
J. Rota

Arch. de rant, Buc. A.N. MMDCCCXXXV/10

8

Madame Fournaraki Trieste, 10 Juin 1834
d Paris

J'ai reçu les 4 copies du dessin du monument de noire cher Coray. Je les trouve excel-
lents, et j'en suis bien reconnaissant A vous, Madame, aussi bien qu'à Madame Thurot. Le
monument me plait assez. Il est, ce me semble, emblématique et bien modeste. C'est ce que
nous désirions pour notre Coray, qui était la modestie méme personnifiée.
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J'écris aujourd'hui it Madame Thurot s'il y a moyen de faire inciser aussi it mes trait;
les 5 vers de Mr. Firmin Didot père. 11 me semble que l'ame de notre Coray sentira avec émo-
tion la muse de son bon ami Mr. Didot. Veuillez vous en entendre avec Madame Thurot.

Arch. de l'Etat, Buc. A.N. AIMDCCCXXXV/11

9

Madame Fournaraki Trieste, 6 Aotit, 1834
I, Paris

Je dois ma réponse it vos aimables lettres du 11 Juin et lr Juillet.
Gardez, Madame, auprés de vous l'argent qui vous avance pour mon compte et it votre

aise veuillez m'envoyer mon compte courant en y insérant aussi ce que j'ai avancé it Mr. Phi-
ipp e...

Les copies du monument Coray, qui vous avance, veuillez les expédier i Airs. Rodocanaki
I A/arseille, en les priant de les tenir it ma disposition.

Arch. de l'Etat, Buc. A.N. MMDCCCXXXV/13
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AB A HEOIWB3111i0BAMILIX ,1013-31EHTA B CB11311
C (CrIIITAJIMIEM, CYMECTBOBABIllEit B rOPOJE

jpi,YPJAACY

AYPEJIIIAH ROHCTAHTIIHECRY

BoarapcHan ncroputiecHafi mrrepaTypa pacnoaaraeT 6oraTEam moHo-
rpaclomecHlim maTepnaaom, OTHOCHHAHMCH R ncTopHH 6oarapCHnX o6-
inecTseHmax tnaTa.neff B nepnog go 1878 roja 1. Cioga Hte OTHOCHTCH H
pfig nogpo6Hbuc cmaTeti n ogepHon, HoTopme o6orainaioT Hanm aHaHnfr
Hemnam gonoaHnTezmniilm maTepllaaom 2.

HecmoTpH Ha Bce 3TO, go CHX Hop Hei3:teen-1o, HTO nmeHno HBJIHeTCa
ocHonaTeaem o611lecTse1fHoft 1IHTaJthHII B ropoge gazypgruy. HODTOMy
3aTka.THICb Heald() BBIFICHHTI3 3TOT nonpoc Ha OCHOBe geyx Heony6mutonaH-
HIAX gOltyMeHTOB, HoTopme xpaHHTcH B rocygapcTaelmom apxnae PHP.

06 ripentgeHnn o6mecTae1Hoit turra.amm B ropoge gatypgany co-
o614a.11a raaeTa «,11yHartcHa 3opa» oT 10 di)eapaaH 1869 r., nagaaamnaHcH

r. Bpanaa; B raaeTe yHaamaa.11ocE., 1114TaJILHH 6bma ocHoBaHa «rpynnoit
lomax 6oarap» 3.

YnomnHyToe HasemeHne Bb.13BaJ10 npoTecT CO CT0p0H131 11pm:3.nel-um
o6atecTaermoti tH4Ta.71bH11, o6paTHamerocH no 3TOMy HOBOAy B pegalunno,
raseTia IgyHaacHa 3opa».

CTraaraara graaitrarrapoa, Ba.treaperal muntaAutaa npeau oceo6oascaezzue. Ilpuitoc-
Nam ucnzopuamaKa 6b.recapczzonzo o-bapaoicaane. Cochran, 1930, 683 crp. Cm. Taranie apraTra-
necapo peraenamo npoch. ToAopa Boposa: Baaapctzu uuma.ratufa npedu oceo6oarcaenuemo,
«Mrap», XXXVII, 1931, 3,11, 9317, raanetraTannyio H a co6pararara commeraraii Toro ace aaTopa:
Exam, 6u6.attomenu, 6u6auo2paOus, Tom I, Cochran, 1947, cTp. 161-170.

C. IIhmaea, H. geoaos, M. Thaiapoaa, g. H. Haara,rea, T. Bopoa, Cnzo soauna
mapoanu nunzamatfa, Bra6auorpachcara yaaaaTea, Cochran, 1956, 180 cTp. Cm. ra name HC-
cawkoBamie, 3a Acecrnonomascerntemo tca 6yh-ypezzyczzo2o nbizeo 6b.aeapcxo quiznadzutife, 11.

Bra6araoTeicap», Cothran, 1965, N? 1.
3 «gynancaa 3opa», II, 1869, 3s,q2 13, 10. II, cTp. 52; CT. graaraurrapon, yzz. con.,

cTp. 234.

REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., II, 8-4, p. 579-584. BUCAREST, 1964
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580 A. ROIICTAHTIIHECRY 2

oTHeT Ha BTOT HpoTecT pegan4HH mama o6ToicHaeT nmpanteHHe
«rpyrma 1011L1X 6oarap» caegyrommu o6paaom: 110A caonom aoHbre» caegyeT
1101111MaTb JIMA, q1103HaB11111X xopoino gyx Tenymero XIX eira E npHcno-
ca5allnarourraxcH R Hyargam conpemeHHocTa». gaaee ynaaburaeTcH, tITO
«crapintamH» nnamoTcH oweanurHe npoTHB gyxa HpemeHH. CpegH nepnbur
(roHbax) MOUT 6EaTb mower Paan11111113X BOBpaCTOB MOJION E cTapme,

imo Tan me, nail ir cpega nocaegimx (crapmx)» 4.
CTitairaH IlHaimrnpon, 'Tarim"(Hit 6oarapcnue o6nlecTneHltbre

TaabHH, npralogHT 'Amami lia raaeTbr <<yHaBcna 3opa>>6e3 nommeHTaplies
ir aHaaHaa 11p11111411, 11X nopoginnunx.

ByxapecTcnom rocygapcTneHHom apxmie mHolo 6brara o6HapyHteHbi
Ana goHymeHTa, nomoramuHre yeTalIOBIITL np141111H11, BLIBBB1311114e HpoTecT,
HmeHa ocHonaTeaeil o6atecTnerrHoii B ropoge gatypgmy, T011-
Hp° gay nbrgaqH coomBeTcTimorgero paaperneHHH, a TaRate HenoTopbre
06CTORTB.1113CTBa B CREBII C 3T11M naacHum nyabTypHo-npocneTHTearmum
CO6bITHOM B 110131114 6oarapcmix amlirpaHTon, npomunanunix B PyM131111414.

25 cfienpaan 1869 roga B yearmyro nperDenTypy Baaluna nocTyrmao
unlit:mane caegyronrero cogepmainui 5:

PocHogrur HpecDenT,
Boarapbr CHOR011110 14 CB060gH0 Iip0Homaioultie no nonponmeab-

cTnom Buconoro PyMLIHC1301.0 HpanliTeaBcTna, c ,VBCTBOM pagocni n HpH-
3HaTeJILHOCTff B14AFIT, R 133a1IM0011 tleCT11, t1TO IIX ray6onaa HpaaHamealHocTb
ontegaeTcH ira cTparunrax raaeT game CO6CTI3eHHIIIMII CISHOBBEM11 cTpaimi,
nprnoTrunueil Rae.

14Tan, 6oarapcnui4 Hapog, ropgacb Tem, TITO 6aarogapn cnoemy Ho-
negemno cmor c 6ombeil nomommo Boagepanan.ca ga6bi He garb rionork
Bb1COROMy Pymburcnomy npanHTeabcTny nomaaem, o cnoem rocTenpFaimffne,
onaaaHHom B cambie Tameable JJIfI 6oarap spemeHa, ynepea, 11TO Pyrahataa

ee HparmTeaLcmno u Bnpegb 6yAyT HirTaTI, n 6oarapam Taxoe me oTHoH-
cnoe IlyBCTBO 3B50T.3111BOCTE 14 11011p0BIITeabCTBB, Ran ii R pymbrHam.

lloaTomy, 6oarapbr, npomilnarolirue B ropoge Aarypgary, cTpemacb
pannirm 6oarapcnyro anTepaTypy, peunian congaTb B BTOM ropoge

aaa n0go6Hra cynrecTnyromemy B CTOJInne ByxapecTe; co6paHHH
ycTan aToro tH4TaabHoro naaa yane naBeCTHIll PymbumH H ee rocTenpiramHomy
npannTeabcTny, noTopomy 6oarapcitH31 Hapog, rnium Hatnularoultdi cpbt-
Ban> RaH,EWILI n ncTynaTb B CBeTnY10 71414311bnocTapaeTcH il B 6ygynlem
gona3aTb C e6 FI goCTOrTHIAM Ben/IROnyllIHOro p ymbnicico PO ro cTenplIMMOTBa.

mbr, HHmenognucammieca, ynomiomoilemme °imam non-
AePailty ynommlyToil HarrHoHaabHoti 6H63illoTene, lipocum Bac, r-a IIpe-
(benT, nbigaTb Ham cooTneTcTsyromee paapemeHHe.

4 agyHancHan 3opa», II, 1869, .N117, cTp. 67-68; CTHallaH Ilu.inufrHpos,
cov., eTp. 234-235.

5 rocygapeTHemmii apxHH, (DoHH MHHucTeperua ruirrpemmx ei PylNHh1H, eao
Ni 3246 (132), 1869, 3111CT 2.

Ifo-Hiummomy, pyrdbuicHHit 513h1F: He 6taa pomium f131.11i0M awropa 8aSIBJICIIHR,
qro If fillageTCF1 nputtnnoil TH3eJ101'0 CTILTIA.
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Hpmime, P-H Hpecpem, ray6oHoe Hanle n sam ysaalienHe H nomeime.
Hoglilicaoll: H. A. reHoslig

T. R. Illinuy
H. geHOBIITI 6
Rocraxe Pagosug
reopre H. linceaos
Hemapy Himo.natios

yM}ITM AliacTacosHg
1869 roa, 4pespaali 25».

B TOT me gem. yeaglimil upe4)eliT Has:Talmo salisneuHe B MI/Hump-
CTBO sHyrpeHHHx gen, nplinoalins ulicsmo caegysnnero cogepmaHnli7:
4Alitypg)liy, 1869 r., 4)espaan 25

rocnogrm MulincTp,
P-1/ H. A. TeHosug H gpyrHe 'Hem Hommepcamos-6oarap, npolim-

saionlne B Hamem ropoge, B ispitnaraemoiw B H01111H salisaeHHH sa M1948
lipoclim ssigaTI, HM paspemesne Ha oTlipsrrne gmaahrm, nogo61{0ft crnecT-
spolgeft B crooline, C Heamo pa3B11TIIS 6oiirapcnot amepaTypm.

Ileum /mew ysegomms Bac o6 0TOM 11 Hponly yliaaaTL, caegyeT Jit
ssigam 11M cooTseTcTspoinee paspemeHHe.

Ilpnmme, npoluy Bac, 11-H MHHHCTp, oco6oe moe pa/lie/me».
(CnegyeT Hepagopgusali Hokum/cr. lipapema).
3as:isocline iipli6Lino B mHHHcTepurso 27 4)espaag 1869 roga; 28 4)e-

Bpanli MIIIIIICTepCTBO gum csoe coroacHe, Hopytms npe4)emy ssigaTs
coontercTspoinee paapemeHue.

06/HecTseHm1ii san gin gmernali 6bi11 OTHphIT II Hagan csoio gefrreaL-
.HoCTip.

BHe Befutoro comlielina, gm° lipoTecm smpasHoH HmeHHo aTH Rommep-
camm, Rwrophre c camoro Hagana Hoggepalimsaan cosgaHlle gmansHoro
Lana, HO c neamo lioggHlimg. ero CBOHM .11111111131M nmepecam. Hurnalioit
-4gyulotl» gemeabliourn sana gag tITOHI111 6/ana nporpeccnsHali monogems;
nmeHHo m000geasb urpemnaacb comma. ns Hero HyosTypHo-socrlirraTens-
Llimil Hemp ;Inn limpolinx macc.

OTBOT imam/ 4,TIyHasclia 3opa>> BErec cnolioAcTsHe Ha ogelis Ropommit
Cp0H. ROIHDJIHRT, cylnecrsosasamit melimy neprisImH HolipOBIITCOSIMA H
nporpecclisHoti m000geliisio, ycliammeTcli, yray6oneTcli H paspeumemcli
.311411112 Home na6paHHli Ha sacegamm, COCTOSIBIlleMCH 10 asrycTa 1869 r.,

lipasoeHlili B HOBOM COCTaBO 8. 3TOT HOHCIIJIHET xapasmepeH He TOJILHO
_gag geliTenSHOCTII oftnecTseilHort gmaaLHH ropoga glitypmliy. Hogo6-

6 H. IICHOB14,1 6}1.1r =merlon( nepBoro coagannoro B r. gaftypgncy oTgeaeinig 6o-
arapcnoro IlenTpanbnoro cenpenforo nomnTeTa, OCHOBBHHOTO B ByXapeCTO B 1866 rony.
3To omeaenne npegno.naraao o6paaoBaTb oTgeohnbrit mecTnmi/ HOMI1TeT, °gam) nogo6-
HbIenamepennn BurpeTnan npoTnsoneticTBne. CM. Am H. BypomoB, Taem ifennycutelt
67eapc1Iu namumem, B «HcTopntiecnn nperneg», XVI, 1960, Ni 2, cTp. 60.

7 rocyAapeTBeLlHhirs apxnB, (Donn MIA HuvrepeTBa BByTpetunix ;lea PyMIIHIM.
AAminnteTpaTinmudi OTA8B. Ae.110 M. 324611869, BBCT 1.
t-s+- 8 «AynaBcna 3opa», II, 1869, JA 41, 14, cenTp16pn, cTp. 15. CT. tInannrnpos,

COU., cTp. 235.

16 9.859

www.dacoromanica.ro



582 A. HOHCTAIITHHECHY 4

rnie Rott4).nincriil cycnecrsosaan 14 13 Byxapecrocoii MilTaabHe a. B o6aacr1f
npocseineHHH OTO 6buro orpanteHHem o6ntero nowiwuncra meHigy 6oarapamH,
nponcusanumma B PyMbIlfilif 10.

IIHTaaLHH, cylnecrsosasmaHB ropoge galcypgalcy nog HassaHHem
«Clem"Heinle», so "Tema csoero cyuwersosaHHH passepHy.na 6orarylo
HaogornopHylo xymaypHo-npocsermreaBHylo geareabHoCT13. C nepsmx Hce
gHeft Hpli gilram,He 6bula cosgama socxpecHan unco.sa. HagasasmancH
Byxapecre rasera <<HapogHocr» paccmarpusaaa aTO 'tax co6brrHe 6omanoil
naHcHocrll H cgliraaa, gro aTomy npnmepygoancHla caegosam Bee 6o.nrapil-
arcrxrpaHrm, liPJlHE!011U4 Bpa3.1111111113IX MOCTHOCTSIX Ha pymbnicxoti rep-
prropm R Ta Hce rasera nogneptHsaer snageHme 6o.nrapcxoli uncoabi,
CyIIeCTByI011WÍ B ropoge Amypg'Ity, re npenogasamice negercH Ha Vog-
HOM, 6J1143HOM gyme, Habuce», H Boo61.ne geFITB,7113HOCTb 111H0.11bI, «HoropaH
npmeger 61ilcrpee Hapog H BOOTM CB060gEd» 12. )TI! caosa HanomHHalor
paHnee milexasbisaHne HHHOJIOH Bangecxy: dipocserHm ?Re Hapog, ecall
aceaaem 6Ear". cso6oginamH».

Ho socxpecHlilm gilfIM, a no mepe BO3MOHMOCTIT B gpyrme ocinnwa.smuile
npasgmemnile gHH, B irram.He yerparmaari HowlpepeHnin" 13.

BocxpecHaa uncoaa npH gfira.n.He nogrsepgnaa Heo6xogilmocrb unto-
mil noo6"ne. Butope Home ygpeacgeHHH girraabHoro sana Ha sacegamm OT
10 asrycra 1869 r. paccmarpmercH sonpoc o cogepicaHHH cynJecTBym-
nei gaff 6oarapcxlix geren 14.

MarepHaRLHaH Homonb gaH untoabi npnuaa c mHorrix cropoH. Hpo-
owe pa6ogHe, HameHunncH, 'compile ygacrsosaall Ha 3TOM sacegaHHH,
npegnonar.un 6ecrmanto npopa6orarb HecHomato gHeii, ogHH H3 HII131111,1-
1111HOB nogapH.11 crpoHreahcrsa HOBOR IIIHOJIbI 40 000 'nun HHprnle1l 15.

1.11Roaa gJIa 6o,nrapcmax gereit B ropoge gaityppity 61,Lga ocnoeaHa
B 1864 rogy; H. Haca6os6buinepsi1m rurre.gem 16. 3a orcyrcrsHem Heo6-
xogumoiA nomonn4 luxo.ga He passmaaac". rax, an 6b1a0 61il Hce.garem,Ho.
Bo.see Toro, cnycrH Hecitomaco .ger, s 1869/1870 yge6H0m Fogy sosinntaer.
Bonpoc o ee sal-gm:awn 113-33 OTCyTCTBI151 gel-mail-mix cpoRgos. B 1871 rogy
naco.ua sanpasaercH, Ho 6.uarogapn Hmunlaruse tIHT3J113H147 B 1874/75
yge6Hom rogy oHa B0306HOBJIHOT CBOIO ikenTeRbITOCTII17,

9 P. Constantinescu-Iai, Din activitatea lui Ilristo Bolev qi a altor revolutionart
bulgari la Bucurefti, ByxapecT, 1950, cTp. 61.

I° A.m. H. Bypmos, Ebeapocomo uanuona.abtto peeoittoquonno aeuateenue u 6a.zaap-
enama eAtuepatfuonna 6ypatcoaaua npea 1867-1869 e., n «HcTopwlectu4 nper.11em,
1961, Ns. 5, cTp. 40.

#flapognocT», II, 1869, 311, 15 OT 2 mapTa, cTp. 4. CT. 1-111.7111f1111p0B, yh-,. Con.,
erp. 235.

19 Ta.*. owe.
13 <<CB0601ja», I, 1870, N211 OT 18 fillBapi, cTp. 88. CT. 411aBlirlip0B, YR. urp. 236.

#,LbruaBclia 3opa», II, 1869, Ne 41 OT li et:m:16pm, cTp. 151. CT. T-Imunirripoe,.
pc. Call. cTp. 235.

19 CT. T-10avit1rnpoB, yn. cot., cTp. 235.
16 M. CTORHOB, EMPapCNCL obapooscaeuelea lutuateutta, CO4tHfl, 1959, TOM II, cTp. 588.
17 Tax asee, eTp. 647, 659, 701.
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5 0 BOJIPAPCI-ZOIT B ,Jail'PX01{Y 583.

BgoxHosnTe.nem geHTem,HocTH 6oarapcHoff tnrra.nbina B r. ;Amyl:IA/Hy
6bia ytiliTenb 14BaH liblinnoscHH 18.

Ha sacegaHHH 1111Taabl111, cocTommuemcH 11 misapn 1870 roga, ripm-
Hag yqacTHe no r[pHraameHmo limpuloscHoro 14 nucameab
HapaseaoH, HoToputi npoesgom HaxogllacH B ropoge Artcypgaity 19. Ha
aTOM sacegaHHH H. RiapuloscHff noripocua liapaseaosa upoHsHecTii BCTy-
rarrealaylo pew., Hcaeg sa HoTopoil VI. li:mpuroscHH samfraa atoll
goltaag o npoHcxoasgeHHH 6oarap H kix pacce.neHHH B &Tone 20 BcHope
Hocae atoro sacegaHHH, 29 HHsapa 1870 roya, cocTosmaci. HoinpepeHHHH,
Ha HoTopoti 6bIJIH npegerartaeHm gsa golmaga; own" Ha 6oarapcHom HabzHe,
Apyroil Ha pymmHcHom, trro orieHh sHamenaTem,Ho H sacayntusaeT sHllma-
HIM. @TO goHasmsaeT, tITO t111Taablia wry/lama mecTom HoHTaKTa, surpeq,
c6aHatteHHH, mecTom saaHmHoro osHaHom.neHHH6oarap H pymbrn. C golulagom
Ha pymbiHmom $181311te BbICT3TIIHJI IIITeci[aH Ma.nHHHos, npenogasaTem.
d)paHilyscHoro H pymuHcHoro /13131ROB B 6o.nrapcHoll nntoae ropoga A/Hyp-
Amy 21.

I43 Bhuuecicatmmioro MO11010 881{J11011HTb, cytHecTso-
Barnum B r. ,42Hypgaty, passepHyga 6oramo H ri.gogoTsopHylo Hym,rypHo-
npocHeTwreablipo AefITeabHOCTb. MM Hageemcn, trro orly6m4iiosaHlle
meynommiymix AByx goxymeHTos HOHOJIHIIT HOBbIMH HmenamH H CO6b1-
THFIMH nepsylo cTpaHnig Ha HCTOpHH xlinaJIbH14, cylHecTsosasuleft B
AntYPivKY-

JI P I/ JI O aC E II II E

Domnule Prefectu,
Ginta bulgara ce in liniste respira aerult liberatei subt stre(a)§ina

Innaltului Guvernt Românt, plina de recunostinta, avu fericire spre váfala
(lauda) reciproca a vedea cea profunda iei recunostinta inscrisa prin jurnale
chiar de proprii fii mumei iei adoptive.

Mindru prin urmare poporului bulgaru de conduita sa, putind Cu
puterea lui D-zeu a se abtine incit a nu da argumente Innaltului Guvern.
Roman a regreta ospitalitatea ce-i dadu in timpii cei mai grei, se lingu-
seste a crede c Románia atit i Innaltul iei Guvern continua a avea
pentra Bulgari acea§i solicitudine de p'grinte i aceeasi provedenta ca
pentru Romani.

Pognacn 15 aBrycra 1839 r. B mecTetrue E.Trena, B Boaraptur. go 1855 r. yErtracH
B pognom ropoge 1,1 B CmuToBe. 3aTem pa6oTaa yirnTenem B paw-11mm): ropogax Boara-
pmr. Hatnman c 1868 r. Ham R Pyrinuum. Iloc.ne 1868 r. BoapanlaeTcn B Boarapkno.
Cm. M. CTontroB, yx. con., Cor.inin, 1957, TOM I, CTP. 229-230.

<<CB060Aa», I, 1870, 3\11.11, 18 Burtapn, cTp. 86. Cm. CT. T-IHJIHBFHp0B,
cTp. 235.

22 Tam ale. B co6pannn H no4epeuntur nplummaz ytiacTue n «ogini Go.nrapnif
H3 Boarapnn», noTopmft 110A DTHM ncesgonnmom BOMOCTICTI CB010 aameTny B raaeTe 4C130-
6oAa», nagaBawneticn B ByxapecTe.

22 Cr. l-fmnitHrirpon, y. co'., CTP 236; «CBoGoga», I, 1870, Jt14, 5 tileapagR, cTp.
109 (maTepllaa npncaan 14Ban RMFBOBC111). CM. 11 M. CTonnoB, y/z. cote., TOM I, cTp. 229.
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584 A. HOHCTA.HTIIHECRY 6

Pe aceasta, considerente, Bulgarii din Giurgiu, fiind necesitate
pentru desvoltarea literaturii bulgare, hotiirira a funda in acest oras
un Salon de lectura ea acel din Capitala Bucuresti, intrunirile i statutele
earuia sint deja cunoscute Rominiei i Innaltului iei Guvern ospitalier
catre care poporul bulgar de i abea Ii desclesta picioarele spre a pasi
catre vatra luminei se va sili ¡MA si pe viitor a se arata deran generoasei
ospitalitäti Romane.

Deci Cu profundul respect sub semnatii candidati alesi pentru susti-
nerea acestei biblioteci nationale va roaga D-le Prefect, sa, bine voiti
a face a ni se acorda cuvenita permisiune.

Primiti vg rugam D-le Prefect deosebita noastra consideratiune
stimg ce 75, pastrami..

Semnati : I. A. Ghenovici
G. C. Sisu
N. Tenovici
Costache Radovici
Gheorghe N. Chiselov
Pemaru Nicolaiov
Dumitrie Anastasovici

1869, februarie 25

Giurgiu, 1869, Februarie 25

Domnule Miiaistru,
D-nu I. A. Glienovici i alti sase Comercianti Bulgari din acest

oras prin anexata, in copie, suplic'ä, inregistrata la No. 1948, se roaga,
a li se da permisiune, a funda un Salon de lectura, ea cel din Capitala,
pentru desvoltarea literaturei Bulgare.

Am onoare dar, a incunostinta Domniei Voastre de aceasta
vi rog si bine voiti a-mi anta, de trebue sau nu, si acord aceasta, voe.

Bine voiti vii rog, Domnule Ministru, a primi incredintarea proa
osebitei mele consideratiuni.

ss. Prefect (indescifrabil)
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3THOITA(DIPIECICRE aTIEMEHTLI
II HAPOJAH0r0 IICIZYCCTBA APOMYR

P. 0. 111AilEP

geamo alma{ CTaT1,11 SIBJIHeTen ormcaHHe HeHoTophix cTopoH »Mann
apomyn (HtHannke, aaHRTHH, HapogHoe HcHyccno H T. g.) HcHmoRwreabHo
Ha 6ase maTepHaaa, co6paHHoro awropom I; 1960 rou so ,HpemH Harmoi/
HomaugHpoHHH H Aa6aHcHoit Hapoodi Pecny6anHe.

TaHoe orpaHHReHHe B HCHO3ILE10BaHHH maTepHaaos HOCHT HamepeH-
Hmii xapawrep H 611.11o HpomdwroBaHo ateaaHHem awropa nowlepHilyrb JIHME)
ocHoHame =wpm coHpemeHHoll Human apomyH.

Awropom 6111RH HccneTkoHaHm Halt o6.11acTH pacceaeHHH ocegaux apo-
myH, Tan Hapomyu, Bejkyumx HoayHotieHoii o6pas HtHaHH.

OCHOBHLIM saHHTHem apomyH HBaneTCH CROTOBOX(CTBO, HosTomy Hx
pacceaeHme no BaomaHcHomy noayourpoBy He cayHaAHo, a o6ycaoHaeHo
HaHmannecHumH H npHpogHmmH yCROBHHMH itaHHoti SOMA. CHe1H4OHHa
HJIHMaTHtleCHHX yCJI0Bini nopogliaa criewutinHy pa3BHTHH CHOTOBUCTBa
apomyH, a HMeHHO OTrOHHOe CHOTOBOACTBO, oxHammaronlee o6mHpatie Tep-
prropHH B o61IacT11 Iopa, MysaHHH, Cap aHga n

Ilepsmm HurpegeHHum HaMn HoceaeHHem apomyHcHllx HOtieBAHROB-
CHOTOBOA0B 6mao Hoce.11eHHe B Mysamm, wrHorpadOHHecHoti Hoge B 10HSHOR

qacTH Aa6aHHH Ha no6epembe AgpHaTHRecHoro mopH. 3geci. Hpolisonmo
nepHoe ElHaROMCTBO C cospemelmbim atuarugem wroit rpynnbi apomym no-

J1yROgeBHHHOB, Tan HasilHaemwm cälivä (4HaaHsa»), npegcTaHamomum awe-
o6paaHmil 'imam!. Ho CHOTOBOAES yHte cHanHcr, c aTHX men' H Ha HoceaeHHH
OCTaJnICE, JIHnlb caegbi OT um.Hameri =lam. cTeH, o6maaammix ranHoft,
orupErrmil ollar HHyrpll, pfigom C maaairrom Hma ga.FI THagHoro cTaHHa
xopoluo ronTaHHIde Tp0IIHHHH HoHpyr.

aTH OCTaTRII HourpoeH, aTO nommyToe cnoToHowiecHoe HoceaeHme
HpeAcTaBaHeT 6oabuloil nwrepec mHornx cneHnaancToH, 6ygr3 TO olio-
rparpt, HCTOpHRYI Hali apxeoaorm.

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., II, 3-4, p.585-605, BUCAREST, 1964
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'HOIIIIHHOh031 

X111f1t00 0 41101f0dPH XPIHI1/11f8Bd L H X1.1118Pd H SLHI9dI0EI 
0113HOW 44011111M ISPHI1P8PIA190 H H1GISISdIl ISPHHO,LaIrlIOdan 4U01(d011t 8I1 

-01100 muucirolfodu 'emir= ImUuSd,Louoll SWOLL3HO orSuoj, -vulanuado 
.4119011 OHIPh 4.11ELLOH 01131911.1 H ouiSdnS gaIlMh.S1f OPIAIP3 130,10113d1491,0 gDOHHIM 

IJOHHBE3PIAT9 0 OH 4ICLOP11 IJOHXdail 0J9 HMI glAINEIHOPdH H 1411.1111tHdPH 

F190LhIqHaJIo 91131.101t H8011310 HPP3111H0d11 OH '11r3HOtt 1IH 
`daa,aa 11H ici9o,Lh 'ffolunra HOIOPHIH8P190 Nuodom gourrad,LiCua o NOLLE8 H 

EHX9 Funusu,Sdu umovIaruodon ona&Hou undoIou `ovudvu uoIaSduNdo4) 
.ouqua,Lohuouo xuj, .olmodaa.r,o aoudami mirin Iqaicrd3o utara-e,Loo `(aaopuo) 

4adoz,abo> orXwooarlaeu `oo-endou cuouh oduhadouou xdoaa Sumo Ioma 
`(,p,I.sBoo) «CIOPOH» XNIVOPHIH8PH 4130)1(103H xmicnroliodg Aa,aroxo 

Lwdo oiXiond9000S11031 OISHHUOIVIIH0310 I0PhS1f011 13111PlreHl 
S1101100 ololuxdoa uSeBd90 (uoh.gu a InI0ludu903 Midauc Rxdaag 

-XJ.Edx ou climes a xicnnteau9a `galfclaue 
xruoro,i, elf uo,LovueSd000 PIIIPUP111 OPHdPN '141 Eoit 94r 1,0 H9I0 -e,Loarla 

dauvrz HVIRIV.1310 c1 889 
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110H901fX 01A1d04) a aPhO HirladridH,L0 HiginrSd S H piPhO 0.10,L14d111.0 11111113a0a 
-,roarnko o cra,SruswonXXitaro nunanando rut' Hoe xnaScirt x Baodmo 

-Srou 0.10110HpHICUa aotodvn xaoa ao,reho knitt al-rwooa rguldar,undnx 'n9arx 
1431hani4E1 Mitt 41:114h11P11 HIIHOohifirifPIONI ,1,80WHPhO 1,[11:tnto31 OJOS, OlniOdn 

"«OHd,LOSID> nuganarrenn 'n,ronad.r Ho,LOPilinfaVXMLOS PaPhO adaHoli a 
(y[ .ond) waraaa 8H PH0J.0 ifp310014a OH 

-41f0a011 noma'eEunruennIoS khroomuSduo ou rum PdIaa rolodo,ro 03 1,1110,10 Iran 
-olvrtneedao v0111101n1PH 001Ala p11.10Hll Pd,1,011 ,L0 dph0 IOP11111/11PE r1pd0J, 

-OH gH9HIAT831 xurncuro9 CH Piio1.0 1401141t0a8 Oa H Is1fIV98 01,08141 WWI Rift HMI 
-11allaa,L0 PH 110,L3PEIHHaPd8Pd PdPhO 1/131110d,L0011 Hirt( (-ry ond) unr-nad,ronon 

4aoao OH 11030d9idill H Ha8Pd9080a0 eire0a rti090H 1k14,1,14d31,1,0 1101.1 

BOH1H1113110xpH `LIPhO *H1090I1 Nimriclx,L0 1/01I Hoso moat:fend Herman -etrox 
initntat anhirro a owiro,r, no,rohkecnrou unarm"' a itioinhO le,o,LOH nosenuras 

111,1(10,L031 PH 1A10.1PhO 11011 HiclIntanifiladHS nrinaarant HifH uriHnuaadoli `nOic131 

11P8 0,1,3oW 0,1a oHvad no,raarr9adr,ord XPJ-8110 Xrnip,i, a PLIOHad,L-11V,IPJ, 

-oaor,ono 13,1pruo 0.1011H0118HHt oaoaomanoaornk a,rnaArSead a gourvnuorro 'RHO 
'PHHIMS1f0 on P,IPhO 1411/131Sd,L3HOH HPHPJ, PdH,L 4081rPaP11.803 1,1901,h OJOS, Brit 

'worrou 1tIH pH9luriaC0a 4,1,0ph IcifinEHH Oda HoHlIva HP8PIv90 i1HtXdP113 
'XiktdOd0 orXimiCdx lemur no `111114183i EH 140.1aPHeRd000 rem) kumaxidu.to 

«IIH11111,011PH» HIV1,1141 

-atarlePH `HRIBHMS11011 I11/11114710H00II o 'lignnuo uirit illno,i0d EH P3ia0111411 

kurm 4na,nuo» Imancorrououd vandro '11"I H«14141Hifull» '<<alinkuraa» '«aund,ron 
HHPH,L arummumvott no,rorectriieunli aria `«A,I,Pii» 111,1110P1114EPH IIThL HUI& 
-0x8H HIPITP111 a ptOxa 1,0 PflairD Hc1011V 1,0 HimHoLipHrl OH urillHolHOITOHOPd 
'aph0 HirlI1adH,L0 HaLalIran P1t0E10,LOHO-PH2ÇWOdP H0111,H0h 

(OT 
oud) nuanm `ndu1iAC9dennero 'dumdum') xurao a laiireV930 Doan 
-odu Hor,3yrtour9en aortoaor,ono-ngwod-e HIICHW a ErWada 801111011.0011 

OHHHH1111 00f1WHP8E1 001111H 
-0,10011 11 481013 IspHOOI PirPa0111.00111S3 nawada xkurantt O vaodIookrou (mono 

-nnurna Wol41101rOOPH H ninurnArXd riarmaraour Snnaw lama& unhor, 'loupe"' 
-ndomon a curl chrkhrarkhro orunom OJOHHPEP1I0011H4a 141111p$10H00 

1"Skiodn H Hi4HISd X rianyerern laill9hP118pH H 
1,114d0(10 IISH£10 o 01111011C01f011 unt1101p)1Htdamilr011 `,131E4) `XPIATOI:t XI,limit XH3130h 

-unou-ormXda 111i111,11V41 XPHOE Xrid0,1,0H011 a nellif X11111pH Ott IrOXHIllaM1 
-ndxoo o hInkrkrouX 'antudeH a aocked,rokhre Ir ao,rorouodman aooaddnou IA 

140HilaraPIOliadIl `11111101119003 a S3IOad,L011 rkell diyedaorme 1'i/1310111,INSd 
0111HICHHC HBH 40111ePa0841r011011 XiciSdV H Xal, H11181f8111 OH,HrphPHoadoll 

OJh cuanisoiroutte du omizoN IfyillatIVHCBH 014hHEEPd PH ild,L0H10011 4HHH9limoX 
-0H0d11 XH cr,r3ontn90 1,0painnSdPII90 PmPirPHI 0a0H011SIKOdP H 0.10H011141ad 
14Wd04) oar,oliox0 -Nwdocli) auaXdv IoioinTH anoa kroxe n nnu,od,roou ant 014111108 

-3D HAII411110830 133,101131fali OH 1111H0111,0011 0113181 11, H /H4JIH `Hoillia3 4H0110 
nuneardartoo nrri 011,11fOLLHh011111011 nolokKequonou 9kuro3! alma Non g 

(8 `1,* d) H 
airdma 'Redow SkirtdantSir 'tduluridandif anima( a n (9 .314d) X0hHIHUll 

`VHC(11,1)1 `PHIHInirill `P1114911 `001n Oli p311141. 011ilif011 a `oinirell» xmnondwodn 
UHL knujod,roou nor.olehada,oa atta 'Ira° en aril:1°10310n 0011h01, `Beld0,1 

169 HANO,IV 3a133AH311 IVOI1Vodvii II allikilrlint 
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11 0 nilialintE H HAPOnliOm lIcEVCCTBE U)03117H 595

HeqH e mulimoti empoHo pacHpoeTpaHeH Ha ,IkyHaileHoii paaHHHe (pm. 12),
a TH?« B 102finOti Ao6ppaze (pile. 13).

TaHoft THrr oTHpbuoro °tiara y pymbni-aemilege..ThneB B081111X Han pe-
8y.71bTaT aBOJHoHHH gpermux (1)0pM oTliphiTor0 ogara B peayabTaTe nepexoAa
riace.11eHHH n OCelplOti »Mann.

Pie. 13

()AMMO B °Unique OT ouipb1T0r0 ogara pymbur, OTITIATbni °gar apo-
MH n 6o.uee HpHmkrrHaHbim (Dopmam ogara, OCHOBHblinH
a.aemeHTamn HoToporo 51B.TiffloTCH mecTo gaff paaaegernm Orrin, Taran-TpeHora,
aargHTHaH cTeHa napalm!, meTaminmecHriti naxgmpb. Tan mm o6paaom
paaHoo6paaHe(4)opm oTHpbrroro ()tiara xapaKrepuo Ann 061ilmpH0t4 3THO-
rpa4nnecHota soma Ba.uHaHcHoro rmayourpoea, BH,Tuoman utgyHaitcHylo
pal:am-Hy.

CaegyeT OCTaHOBFIThen HHpaTHe II Ha gpyroft cDopme oTHpbrroro °tiara,
pacHpocTpageimoit y CnOTOBogOB gyHaRcHoti paBninibi 11 He acTpegruo-
pleitcH y apomyR. 3TOTBlig ogara arratmTeabHo oTallgaerca oT 13blIney110-
11HHyTLIX (topm H HmeeT oco6yro H011eTpyla(Hio n HaaHaHme: 417-Mr& liberA
sApatA, In pAmint» °gar, Bbipbrrbni B aem.11e) Han ne 4cotlon»
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'596 P. OHTABFIAH MAHEP 12

(itorraoH) (pm. 15, 16). ROT.TIOH HpelicTana/lei' co6oft nmy, paavaeHayio
B Hepxaer aCT/I; C OHOi cToporm HaX0HFITCH gpoBa If CTaBVITCH CHardeAlta
Jiaa cageana, Ha Hpyroft Hoacannie paseoliaTca oroim, ycTaaartalleaeTca
HoTea, HHora ncrioabayerca Taraa-TpeHora. OroHi B Taitom ()tiara ropHT

Pile. 14

Hpa aio6oti noroge. 3oHog pacripocmpanemia HoTaoHa HeafieTan pation
Cao6oana.

11TO itacaeTca namnipa Han onara, TO Ha ocHonaann maTepaaaoH,
co6paaamx B aitcHegnannx, caegyeT OTMeTIITI. pacnpocTpatiemie Ha ,gy-
Haficaoft pananHe raainimm o6paaom rjiiiguoro naminpa, nomamo mama-
annecitoro (plc. 1.7).

rJIFIFIFIHMIA HaHaapr. nclioaLayeTca Haa onaroa cneinaininecaoft ttiopmm,
Tait Haamaaemmx 4eaTpa aecmyayti>> (Ham:pip/mil ovar) (pnc. 18). Ham-
Impala (mar ripeAcTaHaaem co6oit HatlinaHay Ha miplianeit, Ha HoTopoit
paaeogirrca oroaL, saaphiTylo naaanpem. Ha g onarom pacHoaaraeTcn
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Pin. 15

Pile. 16
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Pyle. 18
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'HHhiCH PH UM aPdH92P d H no,Lavarlo 
-8h3Pd `nmaistarmodu ornodox a.Ledarn wannattudu Iladall -rarei a °ammo 

HEM HIfH ximoi a c OTHVILTHI H a1H-1Pd X SLO1:10111 *OHHOlf OH011 a HHHOICOHOH 

8H Pnawasaelladan viroalo dOIOPIAI liTHHPIECO9 0 0 ONIOHRIf OHOH c 0111,00hPHI 
9HHOttHcht inrni HHHIHOIE XVIHDHXWO de Pramual-es NPTHEIBIrd 

ki OVOH O HOH01109 DINITHEIR 

OW '10 0 te 01/10/p120 X II xiarinl1ox9oan gffainaa xraninuesd H ncl.e,Lnas 

nn osoneahVoaos,ono linnairedx nut 30fM11 a,asmavindu S.nreirern 
nointorox ijaR H HMO HHP dX 00 Ricada aoarolt do,Lox 

`XVoaoiXffaaInu Eancdalt `rmos ijoneahmTpdaomenoIs aatoden xaoa 1ÇH nvn 
adoclown J IqOHHHHIM NIPTH hOIO OH WNW, °NIPS acliPHO912HILIITI8NI 1110HHOHO 0 

a Jahiode X st1Xpoll gliXaou noIassurouD-ed uodos,on sil `aasadn elf Heil 
418.1,011110 'PHU P HP din Pc104:11ATP 11100 HXPIO dreX VE0,1PhO mnanadmo 
wand ..emoaacll P,IPhO 0.10HdH1H1H lAld 04) HPHPI JATPK&TAIOdV 

CUHLVon miclaffaD-XlidXj, o pumnavd tION0f113FIRtil HOljed If0,10 
-Rifan t113110 'emu (mom annawedIoodno.ed 1,/01/08 -limn unuanfou NO31alonIoonae 

a `oaonarsInoendoa oY/ aIonna HHHOIHOTIOH w09011c 

61 .311d 

gdattnen areasTrormed cuoonntowspa ILO1 ndunnsu (LLOPh ownixdaa sadah 
wnlialfoxodu 4HOHtC10,L3 ffH3-I0 81/141f If PION IOIC HHOH H 414HHalfHOCIMIdII WOH 

-11031 PIWOEM DINCIOIEE ledapresd osarnarog ananeda,Lo 414113011HIMPI8N yjoaldlt 
HHHOWOU011 1A1011110111fell a Olf was n H0,1911PHO &TS IATOJPhO 0 NOirild 

OHHOH PH Pronhorda O Oicl11011 0,19H O isonanrornannraag OD axiantdaw ffnneah 
-marti,aPi vganairsamoslido.i Ima,vittox.en osodosan /110'011 uandaa a `Vexonaqtt 

66g HAW° (IV -..M.1.00 111311 nouroavn II annumat o Si 
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05pa6omita mepcm eilHHcTsemioe saHHTHe apomylicitilx 1113111HHII.
Boanemasainiem sewn" 1fsmpaunisamiem ityar.TypHiax pacTeHHA 0H11 He
saimmaioTcH, HOCHOHLIty B apomyHcHnx C0.11011HFIX 3T0 He npaRTHRyeTcH.

HpHaim apom3rHoit HanomimaioT 11p1THICH pymbnicitilx Rpecminion
11ilpyrilx Hapowl o melt aTok WHOP') aCjnPleCHOR 30111.1 Hp figyr 71131111T11HLI
60.1113111eit '13CTI310 Ha xoily, aaTRHys npflaliy sa noHc, oTripasafifich Ha

nacT6In1e, re myatba H cTapunie Cb1HOBb11 HaCyT CHOT. LeBymR11 OCT310TC11
B ;Acme, sainimaRcb xosHilcTseHilhimil ge.namil.

Bce THaHH, Heo6xoililmbie i cemmi, MHIII4HLI THyT cam'. Titaina&
cTaHoR yeraHasammeTcH. °Homo mailaum, in Hero B senile nenaeTcH cue-
IniaabHoe yray6.ileH1fe. CTaHoH oHein, npocT, 6mcTpo pas61fpaeTcH H Item)
nepesoanTcH. OH COCTOHT Ha Hen:apex gepesHiumix 13I1H011, B6HTLIX B sewn()
no neTmpem yramm 51MbI. B nepe HMLI HaX0X(HTCH neilaza, cTaHRa, cilnennem
cayman Hpaii HMbI. HpocToTa RoHurpyinam TRanitoro cTaHRa 6bLua npo-
nintTosaHa RoHeshim o6paaom Hi1l3H11 apomyH (pile. 19).

600 P. OHTABHAH MAPIEP 16
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604 P.OHTABHAH MAHEP

Titanb, naroToBaneman Ha Tattom cramte, nogo6na THaHH, noariae-
moil na pymmircnom mime argea («apgatea»). i-lante Bcero Tnyr B ;vie inrrn._
Thaw, naataBatoT no pasnomy: fliteamtge», «nnammn», «flam6ape» (6oaee-
rpy6an TRaILB, 113 noTopoft IBLIOT Bepxmoto ()googly gag )ooglanBoil n
xoaognoft norogLO. IIBeTa impel% B TRaHHX Bcera OCMOTCH naTypaab-

PHo. 25

HIAMH. Y apomyn npeo6aagaeT ogeo.tga RepHoro nBeTa, oTanitaem
OT gpyrux napogoB &alma, an ate Raft n (opa nocTioma (pnc. 20).

CpegH BaHHTHA apomytt caegyeT ynomnnyvb H xygoanemennyto.
o6pa6oTny gepeBa, omangatontylocn ncumotniTeammtm macTepcTBom Etc-
noanennn Il coxpanmonlyto crapme napognme Tpagllunn, nepegaBaemme
Ha 110X0HeHHH B nonoaenne. C 0e060fti yT0HgeHHOeTb10 HeroTOBHMOTCH
npnaxn, npncaa, nyBuntint H gpyrne npegmena gomanniero o6nxoga,
naalittne noTopux o6naameaLno B naoglom maname.

Ilpomcn o6brino 6oraTo opnamewmpoBanu. Cnentninmecitnii opna-
merr munotuteT B ce6n reomeTprmecnne, soomopcjome, 4n4T0m0pepinxte

RTO

20,
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'ff0IfOL 
-P11200 XII HIICHSIC HOHICJ1c1IrSH H yfownrulicialPN 0I1H931tUd90,L0 /4141101fEEPI3 
-Vada SHHUOILIK113 otSixaog tuijea OHMOJAIXFId0J.01 a `aaIaogaan oaoaliod 

-PH HIMIH0c1.90 HWPIHHIIIitt011 H OH LIcIdS.I112XR 14I1IPIHOISIS11011 

0)1(11f01, OH 113101131MS 01.11411141f8Pd `111131C0If 1431,11fOlIt 
`HAIREIHIONI nwrinuommtrach, ESPHHOHIPd31S. 0,LPLIO9 `c1dPELLX ISHHIIIBBIOte 

rnsicio4) arnicurasamediga `arunadnadu avIad9oudu `aaadalf moolia lap& 
-Hato atairowS oaoattodau ijoaXd ¡Coll 011HEWHa0110d14P1 aoao `111f0PIN lloao 

`osoandaadia 0110EISh 00E13 IOIPItadan rilLiwodu `woodua IAINHHOELLOOMOIlLX H 
woaIoda,Lo-ew waaoahILLOHIda A11111141f09 o XPIHHOHIL'OLIFIO `XPd013X XHIlt1P3II 

PrÉOXH90 oaaurnawal ao,Lawttadu FlimautadaS vaadair aa,r,o9d90 g 
(ez Oad) HIltiPtIE10 PC oaainoiatour9va H XIIHO1f03.1 1OH liad onniamaorro 

<PHB9Ph P31dX,114 :1114(11Bd,10.1,04:1 HOHHOVOEIIldfI PH cIIOVIIEE 01131C011 Th1,11010101Ite 

0.10114)d01k01.10 &HP IIIIIIBEWE.1110110H CIOWHdll *InarialintoxoHodu 0.10H3HHIHPOHEI 
tudo osoamfaxSatt auaaatad9o8u H HOIOPhOcl,Log :Nau,Loint atqmpdowouod,ma 

H tiluuroo EIHION HO,LOS431fOLIOH vimavaaire 0,10HEIHIPd0:101t-OHHOELLOOSILOVAX 

011,130hPHa H141:11480111410H HOHHOELL3831{01/XX a!PHOHE'd1/ SE101fOLI /ROHIIIVOHPH 
axoaou a,Loah aauxdag (qz -Dud) euvonuchax>> qvumill,uo>> 143,LOPEI 

-MPH HO On matrXdgoll aoire9ah H ILLHIOdI3Ef OH}IlOPILIFIdO,L031 LX03011 
11/1H301TISIOPH ( Z LEZ '314d) (aadua) 4oprpla» urukaParlaPH HUI HOIDESIC 

-OH `110)10110J10310 00E1ORd£1 PH WIIIIIOIVEIPIOP3IX H vidoci 
OHI/VEI08,14f011011 14/1411101PaH31d01/11011 'Aaadatt OH O9,180d a HSIATOdP OELLOciO,L3 

aoimaaa,oaato11Xx wahnaXdrid,Loourna `woclawadu wualto an 
.mrearnSualt wnon xa ixduit aNdoIox 

`limunie9ah mesaaVoirow oaaaa aareh aa,LouaraoIoaeu Piroadil rukdocp awaoah 
ud,Lawoaa ONHhHIfEPCI LVOOFIS `PIHKIf auow 110)10dPH XILIRchl Hilt( H OH `11XIAI 

-oda iwÎi 031(11f0I OH kiPIHd01.34PdPX `141IBMIC If0EIN143 HMI `B11111f 00 
-ow anaahad,Loa 0I3Ph !Ijoimairaoa o amialfau,r,oltadu Xli avatudIo qaliocludu 
XH 4011101UliddHO EH OHilIPI LELOVOOOLL03.10 RHEUM if onaeutraoaou OH aoiXdag 

HHIIBIHOWBHd0 ianaojj 111d04) XIEDIOII X 1.41011 011KIC09 0,10HRI XHH A 
`,I,LVEIOdHS 

113NOIld0 OIDICON 01Sd0.1,031 `c1I3OHXdOE1011 aul 'arliniudu tio,L ou viroada 
wawdocia vacida,Lo amwsaiouttadu riaSintoda HMV HILIBH E H (101AIFId11 

-PH 'HUI 'HIIHOIIILCIII0 XPTHHOELLO011fatXX 1314110311Pdral 0,10111f01.1 iiirÏ HO130H 
-moikaoa r.oi'e on rovdo4) 314a0H 0,th `mraimho nn waooduve vaamoxXit 

14 JAIVIIIVITHdO.LPIAI XII `HHEIIIIC XH 031H4IIIII0110 1AId0(1) XNE1011 HM113,1,0E11003 
OH 0 IISBIOdP NOIIHOIraw,o1fodu umaantodou woua,vadomox .LOIC 

-R1.044 MHO ITIATIqd0,1.03.1 3 IMPII1031 a `aoliodau xuaXchr Lo vifoxll90 ao,Lawvadu 
aotrua n wdo4 XHH mill XFIGOH HHHPHOELL3IVIIPO a Pieu,Lvadoolloa xn aLLoariX 

mroa`rtacumanacoau aaa,alaraa OH uSwoda X irooadu wdocja ximaachi akmauadx 
op XP311103I0Pd XIIHOOILILIO1f0OXdP HcIII OFIHHOVHPF1 `aroada 
HHO 0141d0(1) 011 -(ZZ'j ond) 1101fIldII XIIIHOOd LLOOPchl odamacaoamalSx 

IIIVOX00Hadll oionwrni Ifaairdll PIODUcbl onaluto awdo(1) arnupdowonodiare 

909 HAROcIlf aa,loo.taou KOHL'OcIVH Ii 21111IIIZIM: 
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SIMILITUDES ENTRE LES DANSES POPULAIRES
ROUMAINES ET BALKANIQUES

par ANDREI BUC$AN

La grande valeur artistique du folklore roumain, si riche et si
varié, a toujours été l'objet d'appríciations admiratives de la part des
étrangers. Il est regrettable qu'on ne lui ait pas accordé la même atten-
tion en vue d'une étude scientifique. L'Institut de Folklore a jeté les
bases de cette action il y a douze ans, et dans ce court laps de temps il
a réussi à rassembler de riches archives. Les spécialistes de l'Institut ont
réussi à mettre au point un système propre de notation des danses
pop-ulaires ; ils ont investigué plus de 120 stations folkloriques du pays,
oit ils ont réuni plus de 2500 variantes de danses ; enfin, on a commencé
la classification morphologique de ces danses.

Il est certain que de nombreux efforts restent à faire pour arriver
une image suffisamment claire des caractères spícifiques du folklore

chorégraphique roumain. Toutefois, quelques déterminations provisoires
ont été possibles. Jusqu'h présent on a pu établir sur le territoire rou-
main, l'existence de trois grandes unités, nommées par analogic avec la
linguistique « dialectes chorégraphiques ». L'aire géographique de chacune
de ces unités est la suivante

le long de la vallée du Danube, où Pon remarque quelques contin-
gences avec les danses des peuples balkaniques voisins

le centre et l'ouest de la Transylvanie où il y a certaines simili-
tudes avec les danses des peuples de l'Europe centrale ;

e) le long de toute la chaine des Carpates, où paraissent être concen-
trés les caractéres les plus spécifiques.

Mais, tandis que, petit à petit, une vision d'ensemble du folklore
.ehorégraphique roumain commence à se dessiner, l'attention de nos spécia-
listes est dirigée de plus en plus vers un díbut d'études comparées. Les
similitudes entre nos danses et celles des peuples balkaniques, remar-
quées il y a longtemps, ont fait naitre le problème d'une unité pobsible
REV. ÉTUDES SUD-EST EUROP., II, 3-4, p. 607-613, BUCAREST, 1964
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dans ce domaine. Ce fait n'a rien de surprenant, etant donne les ele-
ments communs de ci-vilisation, ainsi que les liens historiques puissants
entre les peuples réunis dans l'espace compris entre les Carpates et les
Balkans.

Dans la phase actuelle, cette etude offre encore certaines difficultís
A, cause de la documentation insuffisante. Le manque d'etudes pratiques
communes et d'échanges d'informations plus complètes nous a determines

aborder le problème en considérant d'autres possibilités, c'est-à-dire :
la consultation des etudes et des textes choregraphiques spé-

ciaux de ces pays ; ces documents sont souvent, d'ailleurs comme les
nôtres, en faible nombre et difficilement accessibles, etant donne la langue
dans laquelle ils ont eté con9us ; d'autre part, l'usage de notations de
danses différentes rend cet examen encore plus difficile ; la traduction de
tons ces matériaux et la transposition dans une notation universelle est
absolument ne cessaire.

visionner les ensembles d'amateurs et de professionnels qui
prísentent les danses de ces peuples ; malheureusement, le caractère
specifique n'est souvent pas rendu avec authenticité, ces danses etant
d'habitude stylisées ; leur remplacement par de bons films folkloriques
serait extrêmement utile.

Toutefois, même dans ces conditions, certains :caractères plus
prégnants ont attire l'attention, ce qui a perrais A, nos spécialistes de cons-
tater, A, base d'observations et de deductions, les rapprochements profonds
qui existent entre le folklore choregraphique roumain et le folklore balka-
nique. Certes, il y a des faits qui peuvent étre de simples coincidences,
representant une evolution séparee dans la méme direction ; d'autres
sont certainement dug aux interpenetrations dans les zones limitrophes,
par exemple entre les Roumains du Danube et leurs voisins bulgares
ou serbes ou entre les Macédo-Roumains et les peuples voisins. Alfas
une grande part pent étre attribuee Ann fonds culturel commun, base
sur des formules typologiques et morphologiques cristallisees pendant
une époque plus ancienne.

A cet e.gard, nous ne pouvons dire que quelques mots sur le reper-
toire choregraphique proprement dit, ear jusqu'à present notre pénurie
d'informations ne nous fait constater que peu de ressemblances ; celles-ci
sont généralement limitees à certaines regions de contact ce qui veut dire
que l'interprétation de leur origine devient équivoque. Les similitudes entre
les danses du. Banat et les danses serbes ou entre celles d'Oltenie et de
Valachie avec les danses bulgares, qui peuvent d'ailleurs ètre constatíes
méme par un observateur non specialise, sont certainement intéressantes.
Mais, elles ne sont pas plus fortes que dans n'importe quelle autre region
de frontière de notre pays 1; comme nous venons de la reraarquer, il est
difficile de determiner ce qui constitue une influence, d'une part ou d'une
autre, ou un fait appartenant A, une phase ancienne commune.

Par exemple les ressemblances avec les danses hongroises, slovaques, allemandes
l'ouest et les danses ukrainiennes à l'est.
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Infiniment plus intéressantes sont d'autres contingences qui ne sont
pas limitées aux régions de contact et qui ne peuvent plus étre considé-
rées comme de simples interpénétrations Ctant donné leur grande disper-
sion. Nos recherches étant A, peine commencées nous ne pouvons
senter pour le moment que peu d'exemples qui sont d'ailleurs suffisam-
ment caractéristiques.

Ainsi, parmi les danses les plus connues de tout l'espace compris
entre les Carpates et les Balkans, on trouve les hore, de différents t3rpes.
Les danseurs forment un cercle, en se tenant par les mains et exécutent
des mouvements calmes ou plus vifs, b, pas simples. D'après ce
qu'on a pu remarquer à différentes occasions, leur forme de dévelop-
pement est assez semblable dans tous les pays inclus dans cet espaee ; leur
nom générique est commun 2. Nous soulignons en passant, l'existence
comme relique, en plein centre de la Transylvanie, da,ns la vallée des
Tirnave, ce qui -veut dire loin de toute influence balkanique, de ces
danses en cercle, exécutées seulement pas les femmes et accompagnées
par un chant, ce qu'on voit fréquemment partout au sud, du Danube.
Des recherches plus poussées nous révéleront sfirement d'autres ressem-
blanees dans la structure de ces here.

Une danse très répandue dans presque tout le pays est la sfrba.
Généralement on l'a considérée d'origine étrangère, serbe ou même bul-
gare 3. Cette opinion s'est appuyée d'abord sur le nom de la danse.
est vrai que des danses ayant un dC-veloppement et une structure similaires
sont mentionnées chez nos voisins du sud ; ce qui est curieux, c'est que
dans certains districts au moins, la danse porte le nom de danse ronntaine 4.
TOin, done le principal argument facilement renversé. D'ailleurs cette
danse tenement répandue porte en Roumanie aussi d'autres noms 5.
L'existence d,e multiples variantes a. earactère distractif ou de virtuosité
dans le répertoire pastoral des régions carpatiques nous fait considérer
ce type fortement relié au specifique national. Son développement au-
delù, du Danube est dû probablement à un prototype commun plus
aneien que nous ne pouvons pas préciser et qui a 6.0 relevé par ehaque
pays de la manière qui lui est propre. Il est évident que ce problème
mérite une étude séparée.

Un autre exemple nous est donné par la distribution des danses des
Calufari, tenement caractéristiques pour notre folklore. Leurs formes les
plus anciennes sont retrouvées encore en Valachie et en Olténie ; les formes
transylvaines nous font entrevoir certaines additions rCcentes ; les varian-
tes moldaves, disparues aujourd'hui, sont encore mentionnées au XVIII'
sièele 6.

2 Bulg. horo, ngr. x6poç, etc. ; d'ailleurs, chez les Bulgares comme chez nous,
on comprend par hora non seulement une catégorie de danses, mais la danse en général.

3 II est bien connu que dans certaines parties du pays les Bulgares sont nommés Serbes,
une confusion étant ainsi possible entre tout ce qui appartient aux deux nationalités.

4 Al. Dobrescu, Jocuri romdnesti, p. 6.
5 Par exemple dans une grande partie de la Moldavie la slrba s'appelle certaines

variantes carpatiques sold nommées Cateaua, Lezeasca, etc.
e Démétre Cantémir, Descriptio Moldaviae. Traduction par Petre Pandrea, p. 248-249.

www.dacoromanica.ro



7 Romulus Vuia, Originea jocului de calulari, dans Dacoromania I, II 1921-22,-
p. 215 254.

8 lbidem.
° Par exemple le nom mitane de Ciilusari accordé aux danseurs de cette danse dans le

nord de la Bulgarie (voir Raina Katzarova-Kukudova, Bulgarian folklore dances, p. 44-45).
1° Kurt Sachs, Tanzgeschichte, chap. III.
11 Dans certaines danses occidentales par exemple, les couples se réunissent pour former

un cercle qui se sépare de nouveau en couples.
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Les danses de ce type sont connues dans toute l'Europe, sous diffé-
rents aspects et formes 7. Toutefois, on a remarqué chez les peuples
balkaiaiques certaines manifestations plus proches de nos danses de
calufari, portant sur le développement, le rituel, le costume et les acces-
soires ainsi que la relation proprement dite entre cette danse et la fête-
de la Pentecôte 8. Nous croyons que dans ce cas il s'agit de réminis-
cences d'un fonds commun.

11 est certain que les exemples cites ci-dessus pourraient Atre aug-
mentes par des recherches futures qui indiqueraient aussi d 'autres concor-
dances de repertoire. Mais, quoique fort interessantes, elles ne sont convain-
cantes que si elles sont accompagnées d'une analyse morphologique très
approfondie. Tin examen poussé des éléments ehoregraphiques : formation,
composition par sexes, tenue des danseurs, construction de la danse et
des figures, structure rythmique et cynétique, non seulement de quelque&
danses mais de plusieurs répertoires de danses des peuples voisins com-
par& aux nôtres, nous amenerait vers une mealeure connaissance de
leur caractère spécifique choregTaphique et de leur degré de parent&
Les pièces folkloriques, aussi differente que soit leur origine, sont toujours-
reprises et remaniées d'après des formules propres comme les emprunts
du lexique s'intègrent dans la structure grammaticale de la langue 9.

Nous estimons done qu'il est nécessaire de rappeler ici quelques-
unes de ces similitudes ressortant d'une confrontation attentive dea
danses populaires roumaines avec les documents peu nombreux pour
les pays voisins, dont nous avons pu disposer. Nous les indiquons ci-
contre, avec la réserve d'une verification ulterieure.

1. L'un des caractères les plus importants qui indique dès le début
la similitude entre la danse roumaine et les danses balkaniques est la
forte proportion de danses en gToupe. On sait géneralement que les formes.
solistiques dominent chez les peuples de l'Orient, comme nombre ainsi que
comme fréquence. Le centre et l'ouest de l'Europe accorde la prefe-
rence aux danses par couples. Best certain qu'on rencontre partout la dense
par groupe mais elle est reservée soit à certaines pièces folkloriques plus-
rares 1°, soit à differentes formes de passage d'une phase de la danse
une autre 11. (hez tous les peuples balkaniques, le groupe est fortement
représenté, sous des formes variees : non limité comme nombre de parti-
cipants ou reduit A, 4-8 personnes, en cercle, demi-cercle, en spirale
colonne, les danseurs se tenant par les mains, les épaules, la faille ou se
suivant en monôme.
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Chez les Roumains, le groupe domine de manière absolue dans toute
la plaine du Danube, comprenant parfois la totalité du repertoire 12 11
reste encore préponderent putout autour des Carpates, l où le reper-
toire n'a pas 60 trop modernise 13. Wine dans le reste du pays il est
encore assez bien representé. D'ailleurs de nombreuses danses de couples.
se développent parfois dans un rang si serré, qu'on ne peut pas les con-
sidérer comme telles.

2. Comme cas special du caractère precedent il nous faut rappeler
l'importance particulière prise dans notre zone par la forme de danse.
en chaine ou.verte aux deux extrémites. Ce que nous venous de remarquer
est juste aussi dans ce cas, c'est-Ardire son existence comme relique ou en.
phase de transformation chez d'autres peuples. Chez les peuples balka-
niques on constate toutefois un aspect pregnant special determine par
la valeur dynamique et expressive accordee soit A, l'une soit aux deux_
extrémités de la chaine. Le cercle étant ouvert, il y a au moins une ex-
trémité active ce qui implique l'existence d'un chef de la danse. C'est
lui qui imprime sa personnalité au développement de la danse ; il execute-
les figures et les variations les plus nombreuses et les plus compliquees,.
imitées plus ou moins par les autres participants ; en tout cas c'est lui
qui commande la danse, les autres le suivent. Les chefs peuvent changer
ménie dans le courant de la méme danse, ce qui arrive presque toujours.
chez les Macédo-Roumains par exemple mais frequemment aussi dans lea
autres zones.

Dans quelques regions de la chaine des Carpates il y a méme des-
réglements trés stricts dans ce sens 14.

L'une des consequences est la puissante liberte d'improvisation qui
existe pour nombre de danses de ce type, supérieure A, celle paraissant
dans d'autres formes 15.

Cette catégorie de danses est très repandue dans le folklore rou-
main et nous pouvons supposer qu'elle est fortement reliee au caractère
specifique national. Si en ce qui concerne les types du Danube il y
aurait des présomptions en faveur d'un contact direct avec les peuples-
voisins et si le probléme de la sirba nous parait encore douteux, certain&
types carpatiques comme le Britt moceinese, Eria pcIdurenese, Roata
feciorilor de la region d'Oaq ainsi que d'autres appartiennent incontesta-
blement A, un fonda local fort ancien. Leur vaste dispersion sur le teiritoire
roumain nous confirme cette idee.

12 Par ex. It Birca, région de Segarcea, Olténie, 60 des 63 danses recueillies par nos-
spécialistes étaient en groupe.

18 C'est-a-dire là où il existe une forte influence des anciennes clauses de salon (polka,.
mazourka, etc.) ou des danses modernes, qui ont modifié l'aspect de répertoire en accordant
de l'importance k la danse par couple.

" Dans la zone de Muscel nous avons vu fréquemment quatre jeunes gens qui condui-
saient la chafne alternativement. Le premier danseur chef ayant fini ses figures, celui se
trouvant it la queue s'installe à sa place et continue ; les autres deux qui le suivent prennent
ensuite sa place.

15 Par ex. le brtu xidurenesc de la région de Hunedoara oa tons les danseurs peuvent
exécuter en méme temps des variations différentes.
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16 Par ex. chez les Macédo-Roumains.
17 A. L. Llyod, Albanian folk dances, dans s The Folklorist *, V, 1960, 6, p. 329.
18 Nous avons rencontré ce phénomène non seulement près du Danube (districts de

Zimnicea et Alexandria) mais aussi dans les Carpates, A la limite entre le Banat et le Hatzeg
(commune de Bucova, distr. de Caransebe§).
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3. La composition par sexes de la formation nous offre pareille-
ment Poccasion de constater certaines similitudes entre la danse rou-
maine et la danse balkanique, par comparaison avec les zones voisines.
Ainsi, quoique la tenda,nce vers la danse par couple ou groupe mixte
(due, d'après notre opinion, A, une évolution récente) existe dans de
nombreux endroits de l'aire comprise entre les Carpates et les Balkans,
le groupe séparé par sexes est fortement , parfois uniquement, repré-
senté 16 Le phénomène atteint souvent Pintercliction, comme dans certai-
nes régions de P.Albanie ". D. peut apparaitre sous deux formes

dans le cadre de la méme danse, la moitié du groupe est formée
par des hommes, l'autre par des femmes ; ce fait est fréquent dans la
partie sud de la presqu'ile (par exemple chez les Macédoniens et les Alba-
nais), plus rare chez les Roumains de la -yank) du Danube 18.

la danse est exécutée seulement par les hommes on (plus rare-
ment) par les femmes ; chez les Roumains cette forme, pour laquelle
y a de nombreux exemples, est rencontrée jusqu'hu nord du pays.

Si l'on tient compte des observations ci-dessus, la séparation par
rapport aux zones voisines est claire. A l'ouest et dans le centre de l'Eu-
rope le groupe mixte évoluant vers les couples est prédominant ; chez les
peuples orientaux il y a des danses séparées par sexes, spécialement sous
forme de solo.

4. Il n'est pas nécessaire de contempler les danses des peuples
balkaniques et celles du peuple roumain d'un ceil trop analytique pour
découvrir un caractère commun dans le domaine cynétique proprement
dit. Dans notre zone les mouvements de jambes prédominent absolu-
ment. En échange les mouveraents des bras et du corps ont plutôt un
rôle d'accompagnement. Dans quelques types chorégraphiques assez rares,
ils peuvent étre aussi indépendants ; dans le folklore roumain la seule
catégorie plus importante de ce genre est celle des dames de jeunes
gar çons (fecioregi) de la Transylvanie. En Occident leur utilisation est
plus accentuée, tandis qu'en Orient ils dominent et constituent les
moyens techniques et expressifs principaux.

5. Apparemment moins fortes mais d'autant plus importantes
+qu'elles sont isolées, sont les ressemblances dans le domaine du rythme. La
grande Tariété rythmique de la presqu'ile des Balkans est bien connue ;
elle est caractérisée spécialement par la fréquence des rythmes asymé-
triques, presque inconnus dans les danses des peuples occidentaux.

On les rencontre plus rarement chez les Roumains De nombreux
exemples surgissent dans la i. gion de contact du Danube, ce qui nous
fait supposer une influence balkanique, par exemple dans les types choré-

5graphiques Paidusea() et GeampaTa(-7 ). La présence de formules en
' 16 16
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17 C. 850

29 Du type hodoroaga, Invirlita, etc.
20 RaYna Katzarova-Kukudova, op. cit., p. 22-23.
22 Les danses occidentales sont toujours concordantes ; dans les danses orientales la

non-concordance paralt lorsque'elles ont lieu a base d'improvisation, et non entre les formes
musicales et chorégraphiques de dimensions fixes, comme chez les Roumains et les Bulgares.
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5 9 10 19, dans le sud, et le centre de la Transylvanie où une origine
8 16 16
récente du sud. du Danube est difficile à comprendre, est particuliè-
.rement intéressante. Jusqu'A présent, elles ont été peu étudiées ; le simple
fait de leur existence doit nous faire réfléchir car il ne peut être fortuit.

6. Il nous reste A, rappeler encore un trait important, situé sur
la ligne des mêmes faits A, caractère général ; il a été signalé jusqu'A
présent chez les Roumains du Danube, chez les Macédo-Roumains et
les Bulgares 20 et parait kre un phénomène ancien. 11 s'agit de la super-
position non concordante entre la danse et la mélodie, A, cause des dimen-
sions inégales de la phrase musicale et de la figure chorégraphique ou
.de la non coincidence entre le commencement du développement de ces
deux Oéments.

En Roumanie, ce phénomène est fortement représenté dans la
Vallee du Danube (Olténie, Valachie, Dobroudja), où, dans certaines
localites, on le constate pour plus de 60 % des danses. 11 &croft vers
les Carpates, oil on le rencontre d.'ailleurs clans des types totalement
klifférents de ceux du Danube (Britt, Invirtita), mais que nous considé-
Tons fortement liés au caractère spécifique national. Son isolement dans
cette zone sous la forme que nous avons rappelée devient significatif

Les faits réunis dans cette &hide constituent certainement, ainsi
que nous l'avons annoncé, seulement quelques généralit6s qui ne peuvent
pas servir à tirer des conclusions définitives. Dans ce but de nombreuses
opérations seraient encore nécessaires, susceptibles d'êtTe concentrées de
la manière suivante :

extension des travaux d'investigation dans plusieurs zones de
l'espace Balkans-Carpates et chez les peuples voisins ;

vérification de nos observations en approfondissant les idées
rappelées ci-dessus et en étudiant aussi d'autres éléments morphologiques,
de style, de thème et fonctionnels, ainsi que la typologie comparée.

Mais, quoique la phase actuelle de nos recherches ne nous permette
pas encore de presenter des conceptions définitives, on peut considérer
les observations ci-dessus comme un point de départ suffisant, car elles
ne représentent pas uniquement des aspects morphologiques disparates
mais une grande part de l'expressivité artistique de la danse populaire
de cette partie du monde. Nous espérons que son image complète ressor-
tira des audes futures. On constatera si les rapprochements signalés
restent isolés ou si on peut les vérifier et les compléter suffisamment
po-ur indiquer aussi dans ce domaine une unité entre les Balkans et les
Carpates.
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Chronique

LE Ville CONGRES INTERNATIONAL D'ARCHEOLOGIE
CLASSIQUE ET LES PROBLEMES DU SUD-EST EUROPEEN

C'est evidemment le mérite du comité national français charge d'organiser le VIII'
Congrès international d'archéologie classique (Paris, 3-13 septembre 1963) d'avoir choisi pour
cette grande reunion internationale un théme nouveau et une nouvelle methode de travail.
Un thème unique, susceptible d'intéresser tous les participants : la diffusion directe ou indirecte
des influences de la civilisation gréco-romaine dans toutes les directions et notamment à la péri-
pherie du monde méditerraneen ; un programme unique de travail, accordant A l'examen des
rapports concernant chaque region geographique une demi-journée ou une journée tout entière 1.
Ce sont lA les deux elements essentiels qui ont assure au congrès son grand et légitime succès
et il ne serait pas exageré d'affirmer que, grAce it ces elements, il a constitué un veritable tour-
nant dans la tradition des congrès d'archéologie classique. Empressons-nous d'ajouter aussi
qu'au succès pleinement mérité de cette remarquable reunion Internationale le travail infati-
gable de nos collégues français a contribué pour une bonne part ; surtout celui du president du
comité national français, le prof. A. Piganiol et de son secrétaire general, le pro f. P. Demargne,
secondés par une équipe bien choisie dont nous devons mentionner le nom du prof. P. M. Duval.

Le congrès a été precede par deux colloques &dies : 1° aux récentes découvertes et au
stade actuel des recherches sur les mosaiques gréco-romaines et 2° A la photographie aérienne
utilisée dans les recherches archéologiques. Une magnifique exposition de la sculpture romaine
en Occident fut organisée en son honneur par le Musée du Louvre. Deux excursions, dans l'est
et le sud de la France, ont complete le programme si bien rempli de cette reunion.

1 Voici l'ordre des séances el des thèmes du congrès : 1) Mercredi, 4 septembre (malin)
L'Occident preromain L'influence méditerranéenne sur l'Occident préromain à l'Age du fer
2) Mercredi, 4 septembre (après-midi) : La Gaule romaine L'originalite de son art. 3) Jeudi>
5 septembre (matin) : L'Italie du nord, l'Europe centrale et septentrionale Art provincial
et influence méditerranéenne. 4) Vendredi, 6 septembre (matin) : L'Afrigue du nord L'art
africain, heritage punique et influences gréco-romaines. 5) Vendredi, 6 septembre (matin)
La Grèce el le Chypre L'influence grecque dans les regions périphériques de la Grèce propre-
ment dite. 6) Sallied', 7 septembre (math') : Lcs Balkans, les pays danubiens, la Polo gne
Influences gréco-romaines sur la civilisation de ces régions. 7) Samedi, 7 septembre (apres-midi) :
La Russie pontique L'art gréco-scythe. 8) Lundi, 9 septembre (matin) : L'Anatolie Les
civilisations anatoliennes et leurs relations avec l'art grec archaYque. 9) Lundi, 9 sep-
embre (aprés-nddi) : Le Proche-Orient Grèce et Orient dans l'art sémilique et l'art

,gyptien aux epoques hellénistique et romaine. 10) Mardi, 10 septernbre (matin) : Les pays
Araniens el indiens. Israel Les influences gréco-romaines sur les civilisations de ces pays.

REV. ETUDES SUD-EST EUROP., II, 3-4, p. 615-628, BUCAREST, 1964
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Une visite en groupe aux palais et musées de Versailles, Saint-Germain-en-Laye (ce der-
nier avec ses collections partiellement renovées et réorganisees) et A Paris au merveilleux
Musée de Cluny, dont l'agencement est le résultat des plus modernes méthodes appliquées en ce
domaine, a fourni une excellente occasion permettant d'apprécier non seulement l'effort du comité
trançais dans le but d'assurer un programme de premier ordre, mais aussi l'effort de la France
contemporaine en vue d'un renouvellement de son patrimoine historique et culturel.

Des savants appartenant à tous les pays du monde, attires par le désir de connattre
le dernier mot des recherches effectuées dans le domaine de l'archéologie gréco-romaine se sont
donne, de la sorte, rendez-vous dans l'hospitalière capitale de la France, où grAce au secre-
tariat du congres, dirige avec une discrete fermeté par Mme M. Jannoray jis ont trouve des
te début les meilleures conditions de travail.

Ainsi que nous venons de le souligner, l'idée d'accorder une place déterminée à chaque
zone européenne et extra-européenne qui sont entrées, A tour de r6le, en contact direct ou indirect
-avec la civilisation gréco-romaine fut une idée heureuse. En effet, elle a permis non seulement de
préciser les voies d'acces et les différentes phases de la penetration des valeurs artistiques gréco-
romaines au-dela des limites de la Grèce et de l' Italie, mais aussi et surtout d'apprécier l'ap titude
-des tribus indigenes vivant à la périphérie du monde méditerranéen d'adapter et de sélectionner
les formes et les idées de l'art et des métiers grecs et romains, c'est-A-dire, en dernier lieu, les
conceptions artistiques gréco-romaines.

Ce theme unique a permis A quelques rapporteurs et A grand nombre de participants aux
deb ats d'apprécier, outre l'enrichissement quantitatif du patrimoine archeologique dans la
zone respective, grAce à l'apport des produits grecs ou romains au-deli des frontières metro-
politaines, leur apport qualitatif qui a entramé la creation de nouvelles formes de culture, plus
ou moins rapprochées de cette source méditerranéenne d'inspiration.

C'est ainsi que certains rapports et communications ont souligné un fait particulièrement
significatif aussi bien du point de vue économique qu'artistique, resultant de ce contact. En
effet, loin d'avoir seulement facilité la simple véhiculation des biens économiques, artistiques
et artisanaux, ce contact prolong parfois le long de plusieurs siecles de permanents échanges
mutuels a été maintes fois A la base des profondes transformations survenues dans la crea-
tion artistique des tribus périphériques entrées tour à tour dans l'orbite du monde méditerra-
!teen. S'il nous était permis d'apprécier de ce point de vue la valeur de quelques-uns des rapports
et communications, remarquables tant par la richesse des faits et documents archéologiques
que par l'effort de saisir, pour lui assigner une place dans le temps et dans l'espace, le proces-
sus historique et celui de la creation artistique, nous prendrions la liberté de rappeler ceux de
nos collegues C.F.C. Hawks 2 et P.M. Duval 3. Hors programme, la communication du pr of. P.
Demargne concernant la manière dont ce contact se reflete le long de ses diverses phases dans
l'histoire et la vision artistique des monuments lydiens de Xanthos pourrait etre considéree
comme un modéle du genre. Nous-memes d'ailleurs, nous nous sommes efforces en tout premier
lieu dans le rapport concernant les influences gréco-romaines sur les populations indigenes de
l'espace balkanique et danubien de surprendre de ce point de vue les étapes et les effets du
contact de la civilisation méditerranéenne avec celle des populations vivant au ler millanaire
av.n.e. et au début du millenaire suivant (ler de n.e.) entre l'Egée et la Baltique.

The Celts (Report on the study or their culture and their Mediterranean relations,
1942-1962), dans le volume : vine congrbs international d'archéologie classigue, Paris, 3-13
septembre 1963. Rapports et communications, Paris, editions E. de Boccard, 1963, p. 3-23.

8 L'originalité de l'archilecture gallo-romaine, ibidem, p. 33-54.
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Cependant, ce n'est pas pour adresser nos hommages, d'ailleurs pleinement mérités, aux
organisateurs de ce congrés, ni pour faire l'éloge de quelques rapports et communications pré-
sent& par des spécialistes dont la compétence et l'autorité sont bien trop connues pour avoir
encore besoin d'une pareille confirmation, qu'il nous a semblé nécessaire d'attirer l'attention de
nos lecteurs sur certains problémes et manifestations de cette importante réunion international e.

Il y a, avant tout, deux problèmes sur lesquels nous croyons utile d'insister dans les
pages de cette publication consacrée a la recherche des réalités économiques, sociales et cultu-
relies de l'espace sud-est européen. Le premier est constitué par le stade actuel de l'étude des
rapports du monde gréco-romain avec les tribus thraco-illyriennes, géto-daces et pannoniques le
long de tant de siècles de contacts sporadiques ou continuels tels qu'ils se reflètent dans les monu-
ments de l'art majeur ou mineur. Le second problème, non moins intéressant du point de vue
méthodologique, réside dans la question de savoir a quelles conclusions d'ordre général pour-
raient aboutir les archéologues de l'époque actuelle quant au développement a la fois complexe
et unitaire de la société humaine dans l'espace sud-est européen au cours de plus d'un millé-
naire, en examinant ce développement en véritables historiens de la société indigene et non seule-
ment en tant que simples connaisseurs des monuments et des autres vestiges archéologiques.

Le problème des rapports des Gréco-Romains avec la population indigène habitant la
région comprise entre l'Egée et la Baltique fut partiellement ou intégralement abordé et
commenté devant le congrés par les rapports des professeurs Bakalakis (Salonique) 4 et Em.
Condurachi (Bucarest) 5 et les communications des archéologues grec (Lazaridis) 6, bulgare
(D. Dimitrov) 9, yougoslave (M. Grbié) 8, hongrois (Castiglione) 4 et polonais (Majewski) I°.

Qu'il s'agisse des découvertes faltes ces dernières années dont quelques-unes sont
déja célèbres (comme, le tombeau A peintures de Kazanlyk ou bien la capitale des rois
odrydes de Seuthopolis ramenée intégralement au jour il y a une dizaine d'années en
Bulgarie , le trésor illyrien de Novi Pazar en Yougoslavie ou encore les cités daces des Monts
d'Orastie en Roumanie), ou d'études partielles ayant trait a d'importantes détermination s
archéologiques ou topographiques dans la région encore si peu connue de la Grèce septentrio-
nale, ou de quelques sculptures de tradition gréco-romaine ou orientale insuffisamment connues
et encore moins mises en valeur, découvertes dans la région illyro-pannonique et conservées dans
les musées de Yougoslavie et de Hongrie, ou enfin des suggestives découvertes archéologiques
faites depuis quelques décennies en Pologne une chose parait certaine : en raison de l'immense
quantité de ces nouvelles découvertes, conséquences naturelles de tant de fouilles et de recher-
ches systématiques entreprises ces dernières années, il est absolutnent nécessaire de réexaminer
de maniare critique la totalité du matériel archéologique récolté dans le sud-est de l'Europe.
Et ceci non seulement pour établir la somme de ces monuments et de ces recherches, mais sur-
tout pour préciser du point de vue chronologique et qualitatif les phases et les aspects du proces-
sus historique découlant pour une bonne part du contact de la civilisation méditerrandenne
avec la population indigène thraco-illyrienne de cette contrée.

4 Du ragonnement des civilisations grecque el romaine dans la région basse de l'Hébros,
ibidem, p. 93-98.

5 Influences grecques et romaines dans les Balkans, la Hongrie et la Polo gne, ibidem,
p. 111-126.

Fouilles dans la region du Pangée, ibidem, p. 99-103.
7 Sur quelques monuments thraces de Butgarie.
5 La plastique grecque et romaine en Yougostavie, ibidem, p. 127-129.
9 L'influence orientate dans la plastique de terre cuite de Pannonie, ibidem, p. 130-131.

zo Influences romaines sur les civilisations des peuples établis en territoire polonais aux
premiers sacks de noire Ire, ibidem, p. 132-136.
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Considéré dans son ensemble, le problème des rapports entre les Gréco-Romains et la
population illyro-thrace, géto-dace et pannonique pourrait etre schématiquement représenté de
la maniere suivante :

La region balkano-danubienne était depuis longtemps en contact avec les civilisations
méridionales, originaires d'Asie Mineure et des ¡les de l'Egée. Au IV° millénaire av.n.e., ce con-
tact est dans une large mesure à la base de certaines formes spécifiques de manifestations artis-
tiques propres aux tribus néolithiques des Balkans et de la Grece proprement dite 11

Le prelude du contact direct des Grecs avec les tribus balkano-danubiennes (contact
qu'on retrouvera tout au long du Ile millénaire av.n.e., en pleine époque du bronze) se laisse
surprendre des la phase moyenne du bronze (1600-1200 av.n.e.) à l'époque ob la civilisation
mycenienne est parvenue A l'apogée de son épanouissement et de son expansion. Les décou-
vertes plus anciennes faites en Yougoslavie et en Hongrie, ainsi que celles plus récentes faites
en Roumanie par exemple les epées mycéniennes de Transylvanie et Valachie ou les magni-
fiques figurines en terre cuite mises au jour par les fouilles pratiquées dans la nécropole de
Cima en Oltenie, appartenant à la civilisation des * champs d'urnes permettent de suivre
it la piste l'acces de certains monuments importés du sud de l'Egée par suite des échanges inter-
tribals et de saisir l'intensité de l'influence mycenienne exercée sur les artisans locaux qui ont
adopté et assimile quelques-unes des formes caractéristiques de la production artistique égéenne,
celles notamment propres à sa phase plus tardive (A partir de 1300 av.n.e.) 12.

Les profondes transformations techniques et culturelles qui ont eu lieu A la fin du
millénaire av.n.è., connues dans l'histoire de la Grece métropolitaine sous le nom générique

de * l'invasion dorienne o, ont entièrement change la direction de ce contact, car les vagues
successives de pAtres qui ont mis fin A la magnifique civilisation mycénienne ont suivi pendant
plus d'un siècle une autre route 13. Cette rupture n'a plus permis de continuer les anciennes
relations avec la civilisation mycénienne, transportée par les fuyards dans les Iles et en Asie
Mineure. Seulement une des branches balkaniques, les Phrygiens, qui passèrent vers cette meme
époque le detroit pour s'établir en Asie Mineure, allait profiter dans des circonstances encore
mal précisées de ce contact. Les autres tribus balkaniques, qui allaient se cristalliser du point
de vue ethnique et linguistique à peine A partir des premiers siècles du Pr millenaire
pour atteindre leur forme traditionnelle, ont dû reprendre sur d'autres bases le long processus
d'évolution économique, sociale et culturelle. Contrastant profondément avec la splendide pro-
duction du bronze, les monuments des deux premières phases de l'Age du fer (Hallstatt A B)

n Cf. en dernier lieu M. Garaganin, Neolithikum und Bronzezeit in Serbien und Make-
donien, dans 39BerRGK o, 1958 (1959) ; A. Benac, Studien zur Stein- und Kupferzeit im
nordwestlichen Balkan, dans 42BerRGK o, 1961 (1962) ; D. Berciu, Problemele neoliticului
In Romania, In lumina noilor cercetari, Bucarest, 1961.

12 Cf. V. Gordon Childe, The Minoan influence on the Danubian bronze age, Essays in
Aegean archeology presented to Sir A. Evans, Oxford, 1927, p. 1 et suiv. ; idem, New views on
the relations or the Aegean and the North Balkans, dans J.H.S. o, L, 1930, p. 255 et suiv. ;
idem, The Danube in the prehistory, Oxford, 1929, p. 287 et suiv. ; idem, The dawn of the
European civilisation, V' éd. London, 1950, p. 90 et suiv. ; VI. Milojèié, South eastern elements
in the prehistoric civilisation of Serbia, dans Ann. Br. Sch. Ath. o, XL IV, 1949, p. 258-306;
I. Kutzian, Ober siidliche Beziehungen der ungarischen Hochkupferzeit, dans * Acta Arch.
Acad. Sc. Hung. o, IX, 1958, p. 155-190; VI. Dumitrcscu, Necropola de incinerafie din epoca
bronzului mijlociu de la Ctrna, Bucarest, 1961, p. 244 et suiv. ; J. Werner, Mykenii, Sieben-
biirgen und Skandinavien, Atli del I congresso internar. di preist. e protost. mediterranea, Firenze-
Napoli Roma, 1950, p. 244 et suiv. ; K. Horedt, Siebenbargen und Mikena, dans Nona, it.
d'hist., II, Bucarest, 1960. p. 31 et suiv.

13 Cf, en dernier lieu, VI. Milojeld, Die dorische Wanderung im Lichte der vorgeschicht-
lichen Funde, dans Arch. Anzeiger o, 1948-1949, p. 12 et suiv.
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14 Social and economic evolution of the ancient Thracians, Etudes historiques, Acad. des
Sciences de Bulgarie, Sofia, 1960, p. 3 et suiv. Pour le trésor de Vyléitryn, cf. V. Mikov,
ZIalnoto sakroviste ot Valcitran, Sofia, 1958.

" Cf. R. L. Beaumont, Greek influence in the Adriatic sea before the I Vth century B.C.,
dans J.H.S. s, LVI, 2, 1936, p. 101 et suiv.

le Cf. St. Casson, Macedonia, Thrace, and Illyria, Oxford, 1926, p. 175 et suiv.
17 Cf. les rapports et les communications présentés au Congrés, dans le vol. VIII

.congrés d'archéologie classique, Paris, 1963, p. 93 et suiv.
18 Cf. Em. Condurachi, L'archéologie roumaine au X Xe siécle, Bucarest, 1964, p. 68

et suiv.
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sont particulièrement modestes. L'auteur de cet article a combattu la tendance non fondée de
.certains spécialistes bulgares enclins it exalter le niveau culturel de cette période. Se basant
soit sur la tradition homérique, soit sur quelques monuments de la bonne tradition du bronze,
ces spécialistes essayaient d'intégrer, sans fondement réel, le trésor de Vyléitryn dans l'horizon
culturel des tribus thraces (Chr. Danoff 14, et D. Dimitrov dans sa communication au congrés
de Paris). Il faudrait souligner d'autre part qu'it la m8me époque, c'est-h-dire aux premiers
siècles du Pr millénaire av.n.é., une forte influence italique se faisait ressentir de plus en plus.
Le contact direct avec les Vénétes, ainsi que le méme degré de développement économique et
social atteint par les tribus des deux bords de l'Adriatique expliquent parfaitement la fréquence
de certaines formes et traditions italiques, qui allaient dominer des siècles durant la tradition
artistique des tribus illyriennes du nord et mame du centre de la Péninsule Balkanique.

4) Le contact entre Grecs et autochtones a connu une phase nouvelle décisive du point
<le vue de l'intégration de la culture thraco-illyrienne dans l'orbite de la civilisation méditerra-
néenne avec la fondation des colonies grecques sur la dote méridionale de la Thrace, la cate
orientale de l'Adriatique et le rivage occidental de la mer Noire.

Laissant de caté les discussions de Mail au sujet de leur date de fondation et des causes
qui ont amené pour certaines de ces colonies un développement plus rapide et les out entrat-
nées A jouer un rdle plus actif dans le transfert des valeurs matérielles et de certaines formes
artistiques et techniques, on pourrait pourtant conclure que, contrairement aux colonies de la
ate occidentale de l'Adriatique Epidamne et Apollonie, fondées vers la fin du VIP et au début
du VP siècle av.n.é. par Corinthe 15 , dont la capacité de pénétration vers l'intérieur des
régions illyriennes a été beaucoup plus limitée, les colonies fondées sur la cate septentrionale de
l'Egée et la cdte occidentale de la mer Noire ont déployé une activité beaucoup plus profonde et
efficace au sein des populations thraces et géto-daces. Il est vrai d'ailleurs que les recherches
sur le développement des vales grecques du rivage méridional de la Thrace Abdère et Ma-
xonée, Milos et Amphipolis, Cardie et Callipolis, Sestos et Eléonte sont encore loin d'avoir
.dépassé leur phase initiale '-e. Les découvertes plus ou moins récentes de nos collégues grecs
Bakalakis, Pelikanidis, Petsas, Lazaridis et autres prouvent pourtant combien encourageants
-sont ces débuts ". D'autre part, les recherches bulgares d'Apollonie récemment publiées
dans un très beau volume ainsi que celles pratiquées par les archéologues roumains en Do-
broudja (Histria, Callatis, Tomis, Cernavoda, Tariverdi, Sinoé et autres sites archéologiques plus
modestes) viennent illustrer tout autant de jalons du développement de la vie urbaine du Pont
Euxin et de la pénétration de l'influence grecque au sud comme au nord des Balkans et dans
l'espace danubien". Donc, rien d'étonnant si le nombre des monuments grecs, découverts en
Thrace méridionale et sur la cate occidentale du Pont Euxin, augmente dés le début du VP
siècle. Il dépasse, et de beaucoup, celui des monuments similaires découverts dans les pays
yougoslaves. Aujourd'hui, grAce aux efforts conjugués des archéologues balkaniques et étrangers,
nous possédons un nombre suffisant d'informations pour pouvoir suivre, étape par étape, ce long
processus d'infiltration, qui allait transformer jusqu'i un certain point la Thrace méridionale et
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19 Cf. B. Filow, Die Grablzdgelnekropole bei Duvanlij in Sildbulgarien, Sofia, 1934; cf-
aussi L. Ognenova, Les cuirasses de bronze trouvées en Thrace, dans B.C.H. e, LXXXV, II,
1961, p. 501.
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la c8te occidentale du Pont Euxin en pays de culture grecque. Les découvertes faites
peu plus au nord, surtout dans les riches tombes de Duvanil et de PanaguiouriKte, ont démontre
aussi la capacité d'absorption des produits grecs, provenant des ateliers de Cyzique, Lampsaque-
et Athénes.

A ce point de vue-la, le complexe funéraire découvert dans le sud de la Bulgarie, dans la
region de Duvanli ", mérite bien, grace à la richesse et a la variété de son inventaire, d'Ure
spécialement évoqué. 11 nous permet de saisir sur le vif quelques details des plus significatifs
pour l'étude des relations du monde thrace avec les grands centres grecs du Ve siècle. Les ana-
logies avec certains produits toreutiques de la première moitié du Ve siécle prouvent les liens
étroits des chefs thraces avec les villes ioniennes, fort probablement par l'intermédiaire
de la colonic pontique d'Apollonie et de la ville de Cyzique, dont les monnaies, fréquentes dans les
Balkans, jalonnent les voies d'expansion de ces produits vers le nord. Trois vases d'argent,
datant de la seconde moitié du Ve siècle, refletent l'intensification des échanges conunerciaux
avec Athènes. Le r8le d'intermédiaire, joué dans ce sens par la ville d'Amphipolis, a ate, à juste
titre, souligné.

Deux aspects s'imposent à notre attention dans la valorisation archéologique du com-
plexe funéraire de Duvanli : 1) la preponderance absolue des produits ioniens et attiques, reflétant
?entrée definitive de l'aristocratie thrace dans Forbite de la culture hellénique ; et 2) la penetra-
tion de certaines formes grecques dans la realisation meme de la production artistique et techni-
que locale. Elles sont documentées spécialement dans trois chapitres significatifs de l'archeo-
logie thrace : 1) l'apparition dans l'architecture balkanique de certains elements grecs ; 2) la
constitution d'un art toreutique gréco-thrace, influence directement ou indirectement par les
produits similaires scytiques ; 3) l'utilisation du tour du potier et l'adoption de formes ceramiques
dont l'expansion a constitué les prémices de la culture thrace et géto-dace de l'époque La Téne.

Pour le premier de ces chapitres, il faut souligner les deux tombes en pierre, couvertes de
tumuli, de Golemata et Baschova Moghila, construites, la premiere au milieu du ve siécle, la
seconde a la fin de ce meme siècle. Le soin avec lequel sont executes les blocs en pierre, ainsi que
le système de construction proprement dit, prouvent l'activité d'un artisan grec des viles de la
cate ou, en tout cas, d'un artisan local, qui connaissait bien la technique de construction grecque.

Toutefois, aussi riche qu'il soit, l'inventaire des vestiges grecs en pays thrace ne peut
nous offrir qu'un seul aspect des contacts entre Grecs et indigenes. Il prouve sans doute la
puissance de penetration des marchandises grecques, ainsi que la capacité d'absorption des chefs
locaux. Quant au fond meme de la civilisation locale, telle que nous la connaissons aujourd'hul
grace aux nombreuses fouilles effectuées par les archéologues bulgares et romnains, nous sommes
loin de pouvoir affirmer que les diets de ces contacts furent immédiats et de très longue portée.
Sans doute, les influences grecques dans la metallurgic ne manquent-elles pas. Ce fut grace
aux modéles grecs que les artisans thraces ont execute les Mules à arc simple ou les fibules semi-
circulaires à deux ressorts et a plaque rectangulaire a bords échancrés. Toutefois, il est vrai
que les fibules spécifiquement thraces offrent par leur simplicité un contraste frappant avec la
variété et la richesse des produits similaires grecs ou illyriens.

C'est toujours sous l'influence grecque et gréco-macédonienne que s'est constitue le type
thrace des ornements pectoraux, connus sous le nom de diadèmes , dont les plus connus sont
ceux découverts à Ezérovo et a Duvanli. Ils sont décorés de points, de petits cercles et de lignes
courbes executes o au repoussé * et présentent des ressemblances évidentes avec les produits
similaires rhodiens.
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Toutefois, le chapitre le plus suggestif it ce point de vue est constitué par l'étude de la
céramique balkanique, qui se ressent des effets de l'influence grecque seulement apres quelques
siècles de contact. A ce point de vue, la persistance des urnes, des assiettes et des bols de type
spécifiquement hallstattien, travaillés it la main, au sud comme au nord des Balkans et du
Danube, mame dans le proche voisinage des colonies grecques, est en Write surprenante. Con-
trairement A ce qui s'est passé en Gaule, oil, grace au contact avec les Grecs, les Celtes ont
passé beaucoup plus rapidement A la période La Tene, caractérisée avant tout par la céramique
travaillée au tour, les Thraces et les Géto-Daces ont longtemps accepté la céramique grecque de
luxe et, dans une moindre mesure, la céramique commune, mais ils n'ont fait, presque jusqu'au
début du re siecle, aucun progres dans la technique et dans l'ornementation de leur propre
céramique. Dans la Dobroudja, les fouilles pratiquées A Tariverdi, situé it 15 km ouest de Histria,
ainsi que dans la nécropole tumulaire de cette colonie milésienne, ont donne A ce point de vue
des résultats particulièrement concluants. La céramique archaYque grecque abonde tant dans cet
établissement, que dans les tombes qui appartiennent A la population indigene, ainsi que le.
démontre le rituel d'inhumation. La céramique locale ne commence A imiter les formes et la
technique grecques que beaucoup plus tard. Le processus est encore plus lent au nord du Danube.
Meme si l'on acceptait l'interprétation donnée A de récentes découvertes en Dobroudja et au nord
du Danube, selon lesquelles les commencements de ces imitations pourraient étre dates des la
fin du Ve siecle av.n.t., il se poserait quand mame une question : pourquoi une si longue période
de gestation a-t-elle été nécessaire dans un chapitre si important pour la vie quotidienne qu'est
la production de la céramique? Nous nous empressons d'ajouter que le processus s'est generalise
au nord du Danube A peine deux siecles plus tard, c'est-i-dire A une époque pendant laquelle
le monde thrace du sud des Balkans avait déjà fait de considérables progres. On ne saurait
donner qu'une seule réponse A cette question : la société locale n'était pas encore arrivée A.
ce stade d'évolution, pour lequel la production céramique ou autre en série était une nécessité.
Ce niveau ne sera atteint qu'A l'époque hellénistique.

Dans les regions centrales des pays yougoslaves, nous assistons des la fin du Ville siècle
A l'effloraison d'une civilisation hallstattienne tres marquee, dont les traits distinctifs ont été
précisés grace aux fouilles pratiquées dans l'immense nécropole de Glasinae 2°. Un autre groupe
hallstattien, tout aussi riche, puissamment influence par la civilisation italique d'Este, s'était
déjà constitué dans le bassin septentrional de l'Adriatique n. Les contacts directs ou indirects
avec le sud, ainsi que l'activité métallurgique exceptionnellement riche des tribus illyriennes
expliquent A la fois la penetration des produits grecs et l'adaptation, par les artisans indigenes,
des modeles helléniques 22. L'origine corinthienne de la plupart des casques illyriens * ne fait
pas de doute. Plus facile A imiter, les cuirasses et les cnémides furent travaillées assez souvent

20 L'ample monographie sur la nécropole de Glasinad d'A. Benac et B. Covic, Glasina6
III, Sarajevo, 1956-1957, nous dispense de renvoyer aux nombreux rapports de fouilles
ou etudes partielles, publiés A partir de 1880. L'illusion passablement étrange de M. Vasie
quant A l'origine ionienne * de la station préhistorique de Vinca (Jonska Kolonja V ini:a,
dans le oi Zbornik * de la Faculté de philosophie de Belgrade, I, 1948, p. 85-235), a provoque
une juste et vive reaction en Yougoslavie. Cf. J. Korosec, A. Benac, M. et D. Garaanin,
Oko * problematike Vincé, dans s Glasnik zemalskog Muzeja u Sarajevu s, N. S., VI, 1951,
p. 5-32. Pour les objets grecs découverts A Glasinaé, cf. aussi M. Parovic-Pechikan, dans

Starinar *, N. S., XI, Belgrade, 1960, p. 21-45.
21 Pour cet aspect du Hallstatt illyrien, mieux connu sous le nom de el ostalpine Hall-

statt-Kultur *, cf. W. Schmid, dans Prah. Zeitschr. *, 24, 1933, p. 219 et suiv. Quant A son
correspondant italique, cf. L. Laurenzi, La dual& villanovianna e la civilia del ferro dell' Italia
settentrionale e dell'Europa centrate, dans le volume Civiltli del ferro, Bologna, 1960, p. 15 20.

22 Cf. M. Grbic, Preclassical pottery in central Balkans, dans il A.J.A. s, 61, 1957,
p. 137-149.
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sur place. L'aristocratie locale, dont la capacité économique et l'activité guerriere sont illustrées
par les riches inventaires funeraires ou par les immenses-trésors en or, tel celui de Novi Pajar,
récemment découvert, sentait un besoin toujours plus aigu de posséder les meilleures armes et
les parures les plus éclatantes. Les fibules à charnière et avec l'arc orne de moulures, importées
du sud, ainsi que celles, beaucoup plus nombreuses, avec une seule ou deux spirales et le pied
triangulaire ou rectangulaire ; les appliques et les amulettes en or ou en argent, dont la fréquence
est caractéristique pour l'aristocratie illyrienne, trahissent ou bien leur origine méridionale ou
bien l'influence grecque, tant dans leur forme que dans leur décor 22 Une fibule caractérisée par
la forme asymétrique de son pied décoré en croix de Malte, récemment découverte à Radanjé
(Macedoine yougoslave) permet de préciser la zone et la genese de cette contamination gréco-
Illyrienne. C'est toujours de cette nécropole paionienne, datant, paralt-il, du VIIP siècle, que
proviennent les plus anciens exemplaires d'une poterie indigene, travaillée au tour selon la techni-
que et les modeles grecs. C'est donc sur l'ancienne voie remontant la vallée du Vardar qu'ont
pénétré pour la première fois dans les pays illyriens les produits archaiques grecs, tels la ménade
de Tétovo et surtout les cratères et les trépieds, les hydries et les casques en bronze avec appli-
ques en or, découverts dans la fameuse nécropole de TrébénSté, près du lac d'Ochride 24. L'ori-
gine corinthienne de la plupart de ces pieces ne fait pas de doute. Par contre, les avis sont par-
tags quant A la date des tombes : le VP siècle, propose de prime abord, ne saurait plus etre
considéré qu'un terminus post quem. Les spécialistes yougoslaves qui, it la suite de nouvelles
fouilles et sondages, ont soumis A un examen critique le materiel indigene qui accompagne les
splendides pieces grecques d'imporlation, ont prouvé que le complexe funéraire de Trebeni§te
pent remonter tout au plus au Ve siecle. Les vases et les armes importés du sud, ainsi que les
parures en argent, la céramique locale, imitant la technique et les modèles helléniques, refletent
les preferences de l'aristocratie locale, très sensible aux produits grecs de luxe, mais encore pro-
fondément attachée à ses traditions.

A ce point de vue-li, les quatre masques et les sandales d'or découverts dans les tombes de
Trébéni§té et auxquels les archéologues ont accorde une attention méritée, sont particulierement
significatifs. Vu leur ressemblance avec les masques d'or de Mycène, on a trop souvent expliqué
ieur genèse par une derivation illyrienne des anciennes traditions achéennes. Toutefois, on ne sau-
Tait étayer par des preuves concretes une pareille tradition perpétuée à travers les siècles, surtout
si l'on n'oublie pas la grave solution de continuité constatée k la fin du He millenaire. Nous
sommes donc enclins â considérer les masques et les sandales d'or de Trebéni§te comme un phéno-
rnene local, puise aux sources des anciennes traditions de l'aristocratie macédonienne, qui revi-
Tait, A mille ans de distance, sa propre experience. Il n'en est pas moins vrai que ce fut grace
aux influences grecques que l'art illyrien fut à mettle de préciser quelques-uns de ses traits dis-
tinctifs qu'il conserva ensuite des siècles durant.

23 Chr. Blinkenberg, Les fibutes grecques el orientales, Copenhague, 1926, p. 60 et suiv. ;
Iv. Vénédikov, Paros und Chalkis in der Friihgeschichte Thrakiens, dans Klio », 39, 1961,
p. 31 et suiv.

24 B. Filow, Die archaische Nekropole von Trebenischte am Ochridasee, Berlin-Leipzig,
1927; N. Vulic, dans s Rev. Arch. *, 1934, 1, p. 26-36; *Arch. Anzeiger s, 1930, Beiblatt
III IV, p. 459-482; I. Korosec, dans Glasnik Zemalikskog Muzeja u Sarajevu s, N. S.,
VIII, 1953, p. 91 et s. ; G. Mano-Zissi, The Antique in the Nat. Mus. in Belgrade, Belgrade,
1954, p. 4; L. Popovic, Katalog naza iz nekropole kod Trebeniste (Mar. Muz. Beograd, Antika I),
Belgrade, 1956 (avec toute la bibliographie du sujet) ; L. Popovic, Radolate, Contribution

l'étude illyro-grecque en Macédoine (en serbe), Zbornikradova narodnag Muzeja, 1956-1957,
Belgrade, 1958, pp. 75 87 ; D. Gara§anin, Trois contributions e la connaissance de rage des
znélaux dans noire pays (en serbe), dans la meme revue, 1958-1959, pp. 15-43.
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Il faut pourtant souligner le fait que cette contamination resta longtemps cantonnée
aux zones méridionale et adriatique des pays illyriens. Le rate des colonies grecques fondées par
Corinthe dans ces parages Epidamne A la fin du VIP siècle, Apo'ionic au début du siècle sui-
vant fut somme toute assez limité. 'solé par des montagnes inaccessibles, l'hinterland illyrien
suivit k l'époque classique son propre chemin. Les formes et les produits italiques et septentrio-
naux, plus conformes au stade d'évolution et aux gaits de la population illyrienne, l'emporté-
rent et de beaucoup sur les produits grecs.

A partir du HP siécle ay. n.é. ce phénomène apparalt dans des conditions encore plus
saisissantes. En effet, l'accroissement durant cette période des influences grecques et macédo-
niennes dans toute la région balkano-danubienne, mais surtout dans les territoires thraces et
géto-daces trouve son explication non seulement dans le développement exceptionnel des colo-
nies grecques de cette partie du sud-est européen, mais encore, et surtout, dans l'accroissement
du potentiel économique et politique des tribus locales. A ce dernier point de vue, il convient de
souligner que les tribus thraces ont une forte avance sur certaines tribus illyriennes, longtemps
dominées par un nouvel élément ethnique établi dans le nord-ouest des Balkans, A savoir les
tribus celtiques 25. Ce décalage devient sensible pendant les Me, IIe et Ier siècles avant notre ére,
grace A la fois it l'activité toujours plus féconde des colonies grecques de la cdte méridionale de
la Thrace et du littoral occidental de la mer Noire, qu'A la fréquence des produits artistiques
et arlisanaux du monde thrace qui avait passé définitivement dans la seconde phase de l' Age
du fer (phase La Tène).

Des monuments de toute espèce, de méme que certaines inscriptions, étudiés de plus en
plus attentivement ces derniéres années par les historiens roumains et bulgares, ont mis en
lumière des chapilres extrémement importants du développement de la vie urbaine dans les
colonies grecques de cette contrée des Balkans. Sans entrer dans des détails, qui mériteraient,
certes, de retenir un instant notre attention, il suffit néanmoins de souligner du point de vue du
sujet qui nous préoccupe, deux aspects particulièrement importants et étroitement liés l'un A
l'autre aussi bien comme point de départ que comme signification historique : la pénétration
massive des produits et des monnaies grecs dans les Balkans jusqu'au loin dans les Carpates,
d'une part, la constitution de puissantes unités politiques indigènes, qui devaient jotter le
róle de puissances protectrices des villes et des marchands grecs, d'autre part.

Tel un reflet de cet accroissement du potentiel économique et politique indigéne, la pro-
duction artistique thrace et géto-dace, illustrée par les monuments les plus variés, revét cepen-
dant un caractère relativement uniforme, cc qui permet de l'étudier dans le temps et dans l'espace,
dans des conditions plus commodes qu'A la période précédente. Il est facile de comprendre pour-
quoi les influences grecques se font plus fortes dans les zones de contact Thrace méridionale
et orientale, Dobroudja et plaine valaque. Elles n'en sont pas moins visibles aussi bien dans les
zones plus éloignées. Quelques exemples seront concluants.

La première place revient indubitablement aux tombeaux thraces A coupole et, avant
tout, A celui de Kazanlik, décoré de peintures 26. Les peintures qui revétent ses parois et sa
coupole constituent un ensemble arlistique unique en son genre pour le bassin de la mer Egée.
Elles intéressent l'histoire de l'art grec et celle du degré de civilisation atteint par les cours
des chefs thraces. Leur exécution est certainement l'ceuvre d'artistes grecs, provenant peut-étre

25 Cf. T. G. Powell, The Cells, London, 1959, p. 50 et suiv.
26 Cf. V. Micov, Le tombeau antique pHs de Kazanlak, Sofia, 1934; A. Vasiliev, Anti&

naia u Kazanlik, Sofia, 1958. Dans sa communication sur les monuments thraces de Bulgarie
et leurs rapports avec l'art grec, présentée au Congrès, M. Dimitrov a souligné, de facon
excessive selon noire avis, le caractère soi-disant autochtone de ce fameux monument, dont
les peintures reflètent aussi bien le répertoire que la technique des artistes grecs.
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d'Asie Mineure, dont on peut reconnaitre partout les rapports directs avec l'espace balkanique
en ce temps-là. Il n'en est pas moins vrai que ce monument a été édifié pour un chef thrace, p eut-
are l'un des derniers chefs odrydes de la fin du IV e siècle ou du début du Me siècle avant
notre ère. En effet, certaines particularités du système de construction de la coupole, de méme
que certains détails de l'ensemble pictural mettent en évidence le fait que les artistes auxquels-
est dû ce monument ont tenu compte, au moins dans une certaine mesure, des réalités et des
traditions locales. Le gait des chefs thraces pour les produits artistiques grecs se laisse voir
aussi dans le trésor de pieces d'or découvert, voici quelques années, à Panaguiourigté, trésor au
sujet duquel il existe déjà toute une littérature 27.

Mais ce qui est plus intéressant peut-éLre que tous ces produits grecs, ce sont les produits
locaux, thraces et géto-daces, qui prouvent du sens créateur avec lequel les artisans locaux em-
pruntèrent et mirent it profit les procédés techniques et les formules artistiques des Grecs, ce
qui leur permit d'enrichir leurs propres traditions. Ce sens créateur est visible dans les construc-
tions élevées par les rois thraces de Seuthopolis 28 - une découverte du plus haut intérdt, faite
voici quelques années par les archéologues bulgares et, un peu plus tard, à la fin du La Mile,
dans les grandes forteresses daces du massif d'Ordstie, qu'étudient avec assiduité depuis vingt
ans les archéologues roumains. Le palais royal de Seuthopolis, de méme que les habitations-
urbaines du voisinage, illustrent le début de cette période de création artistique autochtone. Les
grandes forteresses daces, qui culminent avec la capitale des rois daces, Sarmizégéthuse,
constitue un ensemble unique en Europe, aussi bien du point de vue du système de construction
que de celui de la disposition topographique, en marquent la fin 28. Entre ces deux extrémes
on peut poursuivre toute une gamme de réalisations caractéristiques pour le monde balkano-
danubien, sur lequel les dernières recherches projettent une lumière de plus en plus vive. Les
produits métallurgiques, les armes et les objets de parure, ainsi que la céramique de luxe ou la
poterie commune, thrace et géto-dace, de plus en plus abondantes et d'une exécution technique
de plus en plus réussie, imposent la conclusion que, au cours des HP , IP et ler siècles avant
notre ère, le monde autochtone fit le bond qualitatif de la tribu à l'Etat, de la culture primitive
it la civilisation, lequel lui assura une place it part dans l'histoire du sud-est européen. Cen'est
qu'ainsi que l'on peut s'expliquer le fait, que l'on oublie souvent, que c'est grilce à ces progrès

au développement desquels l'influence grecque a fourni un apport qu'il faut une fois de plus
souligner que le monde thrace a influencé à son tour le monde grec, it la fois directement dans
les colonies pontiques et égéennes et indirectement dans le monde de la Grèce métropolitaine.
A ce propos, nous nous contenterons d'invoquer un seul exemple, particulièrement significatif,

savoir la pénétration de certains cultes thraces dans le monde grec des colonies et de la métro-
pole. Une découverte faite à Histria, voici quelques années, celle d'un temple de marbre
antis, dédié à une divinité thrace, le Grand Dieu, atteste une pareille interférence gréco-indigéne
au commencement du Me siècle avant notre ère. 11 est significatif, par ailleurs, que cette divi-

27 D. Con6ev, Der Goldschatz von Panagjuriste (Neue Den.kmaler antiker Toreutik),
Prague, 1956, p. 117 et s. ; Der Goldschatz von Panagjurischte, Berlin, 1959; I. Vénédikov,
Sur la date et l'origine du trésor de Panaguriste, dans o Acta Antigua Acad. Sc. Hung. s, VI,
1-2, 1958, p. 67 et s. Des doutes quant à la date proposée aussi bien par D. Con6ev que par
J. Vénédikov ont été formulés par H. Hoffmann, The date of the Panagurishle treasure, dans
4 Rhein Mus. o, 65, 1958, p. 121-141, selon lequel ce trésor devrait ttre considéré comme appar-
tenant it l'époque de Constantin le Grand.

28 D. P. Dimitrov, Seuthopolis, dans or Antiquity *, XXXV, 138, 1961, p. 91 et suiv.
29 C. Daicoviciu, Sistemi e tecnica di costruzione militare e civile presso i Daci della Tran-

silvania, dans Atti del VII Congress° intern. di arch. classica, III, Rome, 1961, p. 81-86;
cf. C. Daicoviciu et I. Nestor, Die menschliche Gesellschaft an der unteren Donau in vor- und
nachrömischer Zeit, dans X/e Congres internat. des Sciences hist., Rapports, II, Stockholm, 1960,
p. 117 et suiv.
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wad locale, connue surtout sous le nom de o Cavalier thrace. , a emprunté un habit grec en
adoptant le type du cavalier-héros, type fréquent dès l'époque classique grecque sur les stéles
tunéraires d'Athènes et d'autres centres. Il est vrai que la grande majorité de ces représentations
religieuses thraces remontent a l'époque romaine. La genèse artistique de leur type iconogra-
phique se laisse cependant poursuivre jusqu'i l'époque hellénistique 3°. Et c'est alors encore que
se poursuivit la contamination des divinités spécifiquement locales, le Cavalier thrace et Bendis,
avec diverses divinités grecques (surtout Apollon et Asclépios, Hécate et Artémis) 31 Quelques
-siècles plus tdt, le monde grec lui-méme avait emprunté aux Thraces le culte de Dionysos et les
snystères orphiques, si répandus dans l'Hellade it partir du VIe siécle.

Parallélement avec le développement des tribus thraces et géto-daces, il faut souligner
.A cette période le décalage de plus en plus accentué qui sépare la partie orientale des Balkans
de la partie occidentale, sur le territoire actuel de la République Socialiste Fédérative de You-
goslavie. La genese de la civilisation illyrienne a la seconde période de Page du fer représente
sans aucun doute une question suffisamment compliquée, si l'on poursuit à reculons les racines
hallstattiennes, aux fortes résonances grecques et italiques, de cette civilisation. Mais une chose
est devenue certaine : c'est que le trait dominant de la civilisation illyrienne de la phase La Tène
-est dd non aux influences grecques, mais aux influences celtes 32.

En effet, les tribus celtiques qui pénétrent en ce temps-la dans le nord-ouest des Balkans,
de m6me que dans le plateau de la Transylvanie, apportèrent avec elles de l'ouest et du centre
de l'Europe les formes spécifiques de la civilisation La Tène, elles-mémes engendrées par leur
.contact avec les Grecs occidentaux. En Dalmatie, où il existait depuis plusieurs siècles des
colonies grecques, tout comme dans la zone sud des Alpes Dinariques, on constate néanmoins,
A la mdme époque encore, une recrudescence des influences grecques, directes ou indirectes

et aussi des influences italiques, dont la tradition vieille de quelques siècles n'était jamais
tombée dans l'oubli. De nombreux vases grecs ou italo-grecs découverts en Dalmatie et en Albania
dournissent la preuve de la première catégorie de ces influences. Des armes et des objets de
parure, de mème que des stèles funéraires, découverts dans les nécropoles illyro-celtiques, attes-
tent avec éloquence les influences italiques. A cet égard, il vaut la peine de relever certaines
stèles funéraires des Iapodes, répétant à quelques siècles de distance une iconographie funéraire
particulièrement intéressante et fréquemment considérée it tort comme rendant un lointain
.écho, en fait impossible à prouver, des conceptions religieuses et artistiques mycéniennes 83.
Les produits similaires du nord-est de l'Italie sont toutefois les seuls comparables à ces bas-reliefs
dunéraires qui reflètent la conception et la capacité artistique de l'aristocratie militaire dalmato-
illyrienne.

A cette date, le monde illyrien était déjà entré en rapports directs avec Rome, qui avait
posé le pied sur le sol des Balkans depuis la fin du Me siècle avant notre Are. Deux siècles

3° G. I. Kazarov, Die Denkmäler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien dans e Diss.
Pann. *, II, 14, Budapest, 1938. Cf. E. Will, Le relief culture( gréco-romain (Bibl. Ec. fr. d' Athanes
et de Rome, 183), Paris, 1955, p. 103, et suiv. (avec la bibliographie du sujet).

32 G. Kazarov, dans Pauly-Wissowa, R.E., VI, A, col. 473 et s. ; D. P. Dimitruv,
Neuentdeckte epigraphische Denkmäler fiber die Religion der Thraker in der frilhhellenistischen
Epoche, dans Hommages à W. Deonna, Coll. Latomus, XXVIII, 1957, p. 181 et suiv.

32 B. Cavela, Keltski oppidum Zidovar, Belgrade, 1952; Br. Zganjer, Kelti u Iliriku,
dons Vjesnik o, Split, LIII, 1952, p. 13-23; Vl. Mirosavljevic, dans s Arch. Iugoslavica
III, 1959, p. 50-51 (la pénétration des Celtes en Dalmatie).

33 D. Sergeevskj, clans Glasnik zemaljskog Muzeja u Sarajevu o N. S., 1945, p. 169-170,
IVV, 1949-1950, p. 45-93; 1. Cremonik, dans e Glasnik *, XIV, 1959, p. 110 et suiv. Cf.
aussi P. Lisicar, dans Vjesnik za arh. i hist. dalm. o, III, 1950, p. 40 et suiv. (vases grecs

.d'Apulie en Dalniatie).
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34 Cf. C. Daicoviciu et I. Nestor, op. cit., p. 131 et silly. ; Csallény D., Grabfunde der
Frithawarenzeit, dans # Folia Archaeologica a, I II, 1939, p. 116-180 et Archtiologische Denk-
miller der Awarenzeit in Mitteleuropa, Budapest, 1956.
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durant, Rome avait avancé pas A pas vers la Macédoine d'une part et vers le Bas-Danube
d'une autre. La Dalmatie sera romanisée petit A petit, pour devenir, au cours du Ier siécle avant
notre ére une véritable plate-forme de romanisation du nord-ouest des Balkans. Mats vers le
sud et le sud-est, Rome se trouvera en présence d'un monde illyrien et thrace si fortement entré
dans l'orbite des influences grecques qu'en dépit de la transformation de cette région en pro-
vince romaine, elle ne réussira jamais A changer le caractère général de la civilisation matérielle
et spirituelle de cette contrée du sud-est de l'Europe. Le seul résultat, d'un intérdt indiscutable,
sera la création des conditions politiques et économiques qui assureront aux influences grecques
un chemin A la fois plus rapide et plus sdr.

Tout autre sera la situation dans le nord-ouest des Balkans, oft la population locale
illyrienne et géto-dace insuffisamment influencée par le monde grec, s'avérera susceptible
d'dtre rapidement romanisée, surtout aprés la conquéte de la Pannonie et la transformation
des royaumes Thrace et géto-dace en province romaine. A partir du Ier siècle de noire ère,
il se fonde, entre l'Adriatique et le Danube, de nombreux centres urbains qui constituent
aulant de foyers de romanisation. A partir de la conqudte de la Dacie par Trajan, ce processus
se répétera également dans l'arc intra-carpatique. Il en découlera, dans un temps record, résultat
d'une politique systématique et soutenue, une romanisation hAtive de la Dacie, Writable
bastion ancré au cceur du monde barbare. Conséquence naturelle de cette politique, le processus
de romanisation s'étendit aussi a la zone située entre les Balkans et le Danube, sur l'étendue
de la province de la Mésie inférieure, dont la Dobroudja a fait longtemps partie intégrante.
Les ruines monumentales de nombreuses villes romaines fournissent la preuve de l'iniensité
de ce processus historique qui entralna la modification de l'aspect tout entier de la Péninsule
Balkanique. Certes, on ne saurait nier l'existence des zones restreintes qui continuèrent
demeurer faiblement atteintes par cette urbanisation, avec tout ce que celle-ci impliquait sur
le plan économique et culturel. Dans la méme mesure, nous sommes obligés de constaler que,
méme dans les régions fortement romanisées, il persistait de très anciennes traditions artistiques
et religieuses qui ressuscitèrent, parfois avec une particulière vigueur, A la période de crise
que traversera l'Empire romain. Mais et c'est un fait qui revét une signification spéciale
pour le probléme qui nous préoccupe il n'est pas moins vrai que ces traditions ne demeu-
rèrent pas telles quelles. Elles attestent une contamination découlant des nouveaux procédés
techniques et artistiques empruntés et généralisés a l'époque de la suprématie romaine. Qu'il
en est bien ainsi, c'est ce qu'illustre avant tout un fait particulièrement important et qui
a été mis de plus en plus en lumière par les dernières recherches, A savoir que les peuples
en migration Goths et Gépides, Avares et Slaves doivent à leur contact avec l'art pro-
vincial romano-byzantin certains éléments propres à leur civilisation, preuve les nombreuses
découvertes archéologiques du type Sintana de Mures-Tcherniakhov, dans la zone du Bas-
Danube, ou du type Keshtély, dans celle du Moyen-Danube 34.

C'est ainsi que sur cette antique terre de rencontre, Writable plaque-tournante qui
reliait la Méditerranée A l'Europe centrale, reprenait, dans des conditions nouvelles, le dialogue
millénaire de l'Orient et de l'Occident. Poursuivre étape par étape ce long chemin qui aboutit

partir du Vie siecle de n.è., A la consLitution de l'Empire byzantin et, quelques siècles
plus tard, à la constitution d'une véritable civilisation balkanique, constitue un sujet à la
fois riche et varié. Riche par son contenu, variée par ses nouvelles formes, la réalité balkanique
n'est pas moins redevable A l'Antiquilé aussi bien par ses twines que par les particularités des
peuples qui ont habité cette partie de l'Europe.
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36 VII le Congrès international d'archéologie classique, Rapports el communications,
p. 153 et suiv.

36 Ibidem, p. 139 et suiv.
37 Iranians and Greeks in South Russia, Oxford, 1922; Skythien und der Bosphorus,

Berlin, 1931.
38 Getica. O protoistorie a Daciei, Bucarest, 1926.
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Parmi les nombreux problimes historiques et archéologiques qui, tout en dépassant la
region sud-est européenne proprement dite, s'y rattachent par une étroite interdépendance
des faits d'une facon plus ou moins évidente, Il suffit de rappeler la penetration des tribus
phrygiennes en Asie Mineure et leur contact avec les traditions locales et grecques d'un cdté,
le rdle des Scythes et des Grecs dans la formation de l'art thrace de l'autre. Le rapport pre-
senté par M. E. Akurgal d'Ankara : Les problèmes de l'art phrggien. L'origine du petiple
phrygien et la période obscure des peuples thraco-macédoniens en Asie Mineure 35, constitue
un bilan des recherche& effectuées au cours des derniéres années dans un domaine qui offre
pour tons les balkanologues un intérét considerable. L'auteur souligne à juste titre le décalage
entre l'information relativement riche des sources écrites et la rareté des sources archéologiques
datant de la fin du Ile millénaire av.n.e. En effet, les sources egyptiennes, hittites, assy-
riennes et grecques permettent d'affirmer qu'une migration des tribus thraces a eu lieu en
Asie Mineure en plusieurs étapes, A une époque sans doute anterieure A la destruction de
HattLga et de Troie. Par contre, la seule preuve archéologique de cette invasion des tribus
sud-est européennes en Asie Mineure a été fournie par les fouilles de Troje, oil on a mis au jour,
dans les couches VII B2, de la poterie du type bien connu de Buckelkeramik.

L'absence totale des preuves archéologiques phrygiennes dans les regions sud-est et
nord-ouest de l'Anatolie ultérieures A ce moment-1A, veritable hiatus entre le niveau hittile
et celui du Ville siècle (époque de Midas), semble suggérer la conclusion que ces tribus, dont
l'origine thrace es t depuis longtemps reconnue, ont dß quitter sous la pression des Assyriens
et des Grecs ces terrains fertiles, en se retirant vers la fin du IXe siècle av.n.è. sur le plateau
anatolien. Une fois arrives 1A, les Phrygiens ont surtout subi une forte influence grecque, qui
se révele surtout dans le domaine de la céramique. Sans doute, les elements orientaux, assy-
riens ou néohittites, n'y manquent pas. Leur synthese a permis la formation d'un art phrygien
dont la grammaire stylistique présente parfois quelques elements qui rappellent leur origine
balkanique.

La genèse et l'épanouissement de l'art scythe et greco-scythe sur les bords septentrio-
naux de la mer Noire ont été présentés par l'éminent archéologue de Moscou, W. Blawatsky 36.
Bien que restreint A la zone soviétique du Pont Euxin, ce rapport apporte aussi bien par
ses details que par les conclusions qui s'en dégagent une contribution du premier ordre
l'étude de l'art et de la civilisation antique A la périphérle du monde grec. Au cours d'un contact
qui dura plusieurs siecles, les Scythes et les Grecs ont fini par réaliser un art greco-scythe, dont
les étapes et les formes plastiques ont été précisées avec beaucoup de finesse par l'auteur.
11 est certain que les archéologues du sud-est européen auront beaucoup à gagner en analysant
les arguments et les conclusions du rapport dont nous venons de souligner le mérite. Cela
d'autant plus que la diffusion de l'art gréco-scythe et son influence sur la production artistique
des tribus thraces et géto-daces est à l'heure actuelle un des problemes les plus controversés.
La reaction contre les theses apanscythiques de M. Rostovtzeff 37 et de V. PArvan 38 vint
de la part des archéologues soviétiques, qui ont le mérite d'avoir demontre : 10 qu'on doit
Zaire une distinction entre la production des véritables Scythes nomades el celle des tribus
locales ; 20 que les invasions scythiques ne furent en réalité que de simples infiltrations ou
raids ; 30 que la plupart des monuments considérés auparavant comme une preuve Ore de la
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presence effective des Scythes sur tel ou tel point du territoire situé a l'ouest de la Crimée,
ne saurait etre interprétée dans la plupart des cas que comme le résultat ou bien d'un contact
sporadique ou bien d'une influence artistique transmise de tribu it tribu 39. Toutefois, la frequence
des monuments scythiques sur cet immense territoire explique pourquoi de nombreux spécia-
listes hésitent encore à éliminer de façon aussi radicale l'élément scythique de la genase des
.différents facies de l'art gréco-scythique 4°. De toute façon, il faut rappeler que le contact entre
Jes Scythes et les tribus balkano-danubiennes contribua dans une large mesure it la diffusion
non seulement de quelques nouveaux procédés techniques et à l'introduction du style animalier
-clans le repertoire des artistes indigenes, mais aussi a l'affermissement des influences grecques
au-dela du Danube et des Carpates. Contact fécond s'il en fut puisqu'il contribue, à caté de
J'art grec, à la genèse d'un art local, qui allait réunir dans une heureuse synthese les anciennes
traditions hallstattiennes aux nouveaux elements gréco-scythiques.

En dépit de son extension, notre exposé a da laisser de caté maint fait qui pourrait
souligner encore davantage l'importance d'une experience millénaire qui s'est déroulée, avec
-ses mouvements de flux et de reflux, dans le sud-est européen. La synthase néolithique poussa
ses racines en Asie Mineure et meme au-dela ; la synthase de l'époque du bronze porta sa
technique, ses formes et ses idées à travers les Balkans depuis les bords de la mer Egée jusqu'en
Scandinavie ; l'expérience illyrienne et thrace .aboutit a une synthese gréco-balkanique, tout
.comme la synthese romaine, grace à laquelle toute cette partie de l'Europe fut définitivement
intégrée dans l'orbite du monde méditerranéen.

L'effet de cette derniere experience, qui renforça assez souvent celle réalisée quelques
siecles auparavant grace au ferment hellénique, fut tellement puissant, qu'elle imprima son
caractare méme a la production artistique ou artisanale des tribus en migration qui, à partir
du IIIe siacle de n.e., ont déferlé sur l'Empire. La synthase byzantine enfin allait donner
l'Europe du sud-est un nouvel éclat par un échange de biens et d'idées dont nous avons
essayé de préciser dans notre exposé les étapes les plus importantes et surtout la profonde
signification historique.

Em. Condurachi

39 Cf. A. N. Méliukova, K voprosu o pamjalnikakh skii'koj kultuit. tettiforil arednel
Evropi, dans Soy. Arch. *, XXII, 1955, p. 239 et suiv.

4° Cf. C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'Antiquité, Bucarest, 1945' et M. Parducz,
Scythian mirrors in thz Carpathian basin, dans Swiatowiti, XXIII, Varsovie, 1960, p. 523

suiv. (avec la bibliographic du sujet).
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Comptes rendus

SASEL, ANNA et JARO, Inscriptiones Latinae quae in Iugostavia inter annos MCMXL
el MCMLX repertae et editae sunt. Accedunt corrigenda ad volumen operis V. Hoffiller
et B. Sana, Antike Inschriften aus Jugoslavia, Zagreb, 1938, indices, tabulae geo-
graphicae duae. Ljubljana, 1963; IV, 174 et 2 cartes (Situla. Ruzprave Narodnega
Muzeja v Ljubljani. Dissertationes Musei Nationalis Labacensis, 5).

On a découvert jusqu'i present en Yougoslavie environ 12 000 inscriptions latines.
Celles trouvées jusqu'en 1902 ont été publiées de 1873 it 1902 dans les quatre grands volumes
du Corpus inscriptionurn Latinarum III de l'Académie de Berlin. Un nombre relativement
réduit d'inscriptions de la Yougoslavie septentrionale, des provinces romaines de Norique
et de Pannonie supérieure, ont paru dans la collection Antike Inschriften aus Jugoslavien, I,
par les soins de V. Hoffiller et B. Sana, Zagreb, 1938, restee inachevée. Le reste des inscrip-
tions a vu le jour dans divers periodiques ou des publie,ations de spécialité, souvent dn..
cilement accessibles et parfois avec des lectures erronées et des commentaires insuffisants.
C'est pourquoi on doit saluer chaleureusement l'initiative du Musée National de Ljubljana,
erganisateur de la publication du present travail. La direction de ce musée annonce qu'elle
a également en preparation d'autres travaux similaires, it savoir : un volume renfermant les
inscriptions de Yougoslavie parues apres 1960, quatre volumes d'inscriptions trouvées sur les
territoires des villes antiques d'Emona (Ljubljana), Neviodunum (Drnovo), Poetovium (Ptuj)
et Celeia (Celje), un volume d'inscriptions concernant l'instrumentum domesticum de Slovénie
et un volume consacré aux statues en relief de cette region. Ils sont tous destines i contribuer
it la systematisation et it la publication des matériaux d'un Corpus des inscriptions latines
de toute la Yougoslavie. Lorsque cette ceuvre immense sera achevée, avec des index Waffles
et bien établis, nous pourrons dire qu'une nouvelle époque commencera pour l'étude de
i'histoire antique de la Yougoslavie.

Les auteurs du present recueil pensaient publier d'abord les inscriptions découvertes
pendant la seconde guerre mondiale ou aussitlit apres, c'est-h-dire A. une époque ou les commu-
nications internationales étaient difficiles ou lame completement entravées. Le materiel
.épigraphique mis alors au jour n'a pas pu etre ni systematise dans des conditions normales ni publie
sous la meilleure forme possible. L'ordre dans lequel les inscriptions furent disposées en volume
est celui usité pour le Corpus in.scriptionum Latinarum, c'est-h-dire en allant du sud au nord
et de l'est i l'ouest, it savoir : Macedoine, Mésie supérieure, Dalmatie, Pannonie inférieure,
Norique et Histrie. 11 y a en tout 451 numéros dont les plus nombreux appartiennent i la
Dalmatie (265), suivie de la Pannonie supérieure (65), de la Mésie supérieure (57), du Norique
(43), de l'Histrie (35), de la Pannonie inférieure (28) et de la Macedoine (6). Les auteurs n'ont
pas fait entrer dans le present recueil les inscriptions publiées par N. Vulié dans Spomenik
Srpske Akademije Nauka 4, XCVIII, knj. 77, Belgrade, 1941-1948, celles de 1'4 Epigrafieli

18 c. 859 REV ETUDES SUD-EST EUROP, II, 3-4, p. 629-674, BUCAREST, 1964
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vjesnik it, du périodique *Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku *, L III, 1950-1951;
LIV, 1952 et LV, 1953, ainsi que celles parues dans Inscripliones lialiae, t.X, région X, pro-
venant du territoire yougoslave. Le motif semble 8tre le suivant : l'état de ces editions est
relativement satisfaisant. Ce que publie le présent volume n'est pas une simple réimpression..
Les auteurs ont examiné à nouveau les pierres, ils en ont donné leurs propres lectures complétees.
grace it des pholographies, ils en ont reconstitué le texte par des recherches personnelles et
ont ajouté un commentaire compétent. C'est pourquoi il nous est plus commode de consulter
les inscriptions respectives, mais c'est aussi une contribution importante pour la connaissance
de leur contenu, ce qui facilitera sans doute la publication dans des conditions supérieures.
du futur Corpus des inscriptions latines de toute la Yougoslavie. La partie bibliographique
et l'analyse du contenu sont faites en tonic connaissancc de cause. Les index sont odiaustifs et
bien coneus. L'une des cartes de la fin du recueil présente la répartition géographique des inscrip-
tions découvertes de 1940 a 1950; il en résulte que les inscriptions les plus nombreuses se
trouvaient à proximité de la cdte de l'Adriatique et dans la vallée supérieure de la Save, sur
la route d'Aquilée a Singidunum (Belgrade), c'est-i-dire sur la principale voie de commu-
nication reliant l'Italie à la Dacie. La seconde carte montre la répartition géographique des.
inscriptions latines du Norique et de la Pannonie supérieure, publiées en 1938 par V. Hoffiller
et B. Sana. Les auteurs ont examine avec attention cette édition : un supplément de 52 pages.
contient un court erratum et un index complet qui, avec les matériaux et les index du reste
du volume, représentent une contribution importante à l'étude des monuments épigraphiques.
latins du territoire de la Yougoslavie.

Ce travail a été exécuté avec assez de méticulosité, chose si nécessaire dans un tel do-
maine. A l'indication bibliographique; H. Dessau, Inscriptiones Latinae selectae, Berlin, 1892-1916-
(1954) il faut ajouter Vann& 1955. La nouvelle série de la revue o Glasnik Zemaljskog Muzeja
u Sarajevo apparatt parfois sous le sigle GZM (p. 8) et d'autres fois sous celle de GZMNS.
(p. 67, 69, 72, 76), mais c'est là une inconséquence bien légère.

Le commentaire en latin est digne de tous les éloges. Dans son ensemble ce travail
s'avére utile et constitue une étape importante sur la voie qui aboutira un jour à la réalisationi
d'un Corpus des inscriptions latines de toute la Yougoslavie.

H. Mihdescu

IORDAN, IORGU, Toponimia romdneascd [La toponymie roumaine], Ed. Acad. R.P.R..
Bucarest, 1963, XXV, 581 p.

Iorgu Iordan, le savant roumain bien connu, a commencé à publier des articles de topo-
nymie roumaine en 1920. Deux ans plus tard il avaiL terminé un travail assez étendu que, par
suite des difficultés d'alors, il ne réussit it imprimer qu'après 1924, en allemand, sous le titre
de Rumitnische Toponomastik, Schroeder, Bonn-Leipzig, I, 1924 (III + 117 p.) et II I Ilr
1926 (p. 119-198). Cette Untie comprenait l'analyse des noms des localités roumaines situées.

l'est des Carpates et s'appuyait plus particulièrement sur les matériaux recueillis dans le
Grand dictionnaire géographique de la Roumanie (Marele dic(ionar geografic al Romdniei), IV,.
Bucarest, 1898-1902. Cette publication fut bien accucillie et discutée par des spécialistes.
compétents, comme M. Friedwagner, A. Meillet, S. Pu§cariu, P. Skok, C. Tagliavini, G. Weigand,.
etc. Ensuite l'auteur continua ses recherches dans ce domaine et collabora entre autres à la

Zeitschrift für Ortsnamcnforschung pour laquelle il rédigea une bibliographie toponymique
roumaine. En 1952 il publia une version plus complète de la première partie de l'étude elide
ci-dessus, qu'il intitula Nume de locuri romdnesti din Republica Populard Romdnil, I, Ed. Acad..
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R.P.R., Bucarest, 1952, XIX -I- 302 p. Dans cette nouvellc version il s'est occupé de toutes
les localités du territoire roumairt. La Ile partie exigea plus de temps pour la refonte et parut,
complétée, en meme temps qu'une nouvelle edition de la première partie.

Dans l'introduction l'auteur discute cerlaines questions de méthode ou expose encore
quelques resultats d'ordre general. II proteste avec raison contre l'abus qu'on fait certains cher-
cheurs qui utilisaient la toponymie pour donner des réponses forcées A certaines theses hislo-
riques et plus particulièrement à des questions capitales concernant l'époque des grandes.
migrations. Les reserves sont formulées succinctement : o Les conditions de vie de nos ancetres,
immediatement après l'abandon de la Dacie par Aurelien et bien de siècles plus tard, ne leur
permettaient pas de conserver un trop grand nombre de toponymes latins ou autochtones. Le
passage de tant de peuples par les territoires slimes au nord du Danube devait inévitablement
transformer profondement la majeure partie de la nomenclature geographique, c'est-A-dire
changer fondamentalement la situation initiate et en creer une nouvelle, qui ne pouvait etre-
utilisée que partiellement et avec beaucoup de prudence, comme argument ellinologique dens.
un scns ou un autre * (p. 5-6). Ces mots concerncnt surtout les établissements humains,
car l'ancienneté des hydronymes et des oronymes n'est pas du tout contestee : Les plus.
anciens, car les plus resistants, sont les noms des massifs montucux et des grandes rivieres
connus, comme il ne saurait en &re autrement, par tous les peuptes sur les territoires
desquels ils étendent leurs ramifications : on doit les considerer comme anciens et ayant done
une plus grande importance, en comparaison, par exemple, avec ccux des établissements
humains, les noms des plaines et généralement ceux des accidents du sol * (p. 3).

Pour l'etude des rapports ethniques, il est interessant de constater que les mots &rangers-
n'indiquent pas toujours la presence d'une population étrangère sur un territoire donne : des
toponymes comme Lunca, Fudul, Catana ne disent rien, car on trouve ces noms en roumain
comme appellatifs et ils ont done pu etre apportés dans les territoires en question par la
population roumaine. Par contre, des toponymes tels que Bistrifa, Btrz(u1), Crasna attestent
indubitablement, à l'origine, la presence d'une population slave et its pcuvent done servir comme
argument pour l'étude des rapporls ethniques du passé. Etant donne qu'il est bon d'avoir
toujours en vue le sens, l'auteur recommande que l'étude des toponymes commence toujours
avec la semantique o L'étude de /a toponymie doit partir du sens des noms respectifs, quel
que soit le but, plus lointain, que nous poursuivons, de sorte que leur groupage d'après des.
critériums sémantiques est non seulement recommendable, mais aussi inevitable * (p. 14)-
Les divisions du livre s'appuient sur ce principe fondamental et indiquent que l'auteur poursuit
en premier lieu l'élucidation et la solution des problemes linguistiques offerts par la toponymie.
Le travail comprend deux grandes parties. La premiere, inlitulée Ortomasiologie, étudie la
façon dont sont ties les toponymes roumains (d'apres la position des lieux, d'après les motifs
d'ordre social, d'après des événements historiques ou d'après l'attitude spirituelle des sujets
parlants. Cette première partie comprend quatre Eous-divisions I. Topographiques ; 2. Sociaux ;
3. Ifistoriques ; 4. Psychologiques. La seconde partic, intitulée Linguislique, met en valeur
les données linguistiques proprement dites et se compose de six chapitres : 1. Phonétique
2. Morphologie ; 3. Formation des mots ; 4. Syntaxe ; 5. Lexique, 6. Geographic linguistiquc.
Cette division montre clairement que l'auteur cherche à résoudre tout d'abord les problèmes
d'ordre linguistique de la toponymic, c'est-A-dire qu'il vent detacher de Fantle des noms des
lieux roumains des procédés et des faits concrets pour la connaissance de la langue roumaine
ou du langage humain en general. Pour atteindre ce but, l'existence d'un repertoire complet
des noms de lieux d'une region queleonque n'apparatt pas comme impérieuse, mais il n'est
pas non plus obligatoire de discuter les toponymes dont l'étymologie est inconnue. Merne

y a parfois des lacunes quant à la fréquence ou à la répartition geographique de certains
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toponymes, les conclusions d'ensemble peuvent cependant etre justes, car on admet que la
presence d'un phénomène quelconque est également prouvée par un moindre nombre de faits.
Les éventuelles objections quant it la méthode suivie par l'auteur ne seraient donc pas fondées :
il ne reste plus qu'à juger le travail d'après ce qu'il comprend dans ses conclusions et ses
details, et non pas d'après ce qu'il devrait contenir si l'on appliquait une autre méthode de
recherche.

Les quatre chapitres de la première partie sont inégaux comme nombre de pages :
I. Topographiques 135, II. Sociaux 105, III. Historiques 52, IV. Psychologiques 21. Ce rapport
numérique prouve par lui-meme que les toponymes qui indiquent la nature ou la conformation
du sol sont très nombreux et représentent 4 plus de la moitié * du chiffre total. Le chapitre
intitulé Sociaux suppose une bonne connaissance de l'histoire sociale et des documents du
passé. L'auteur a essayé de s'informer et il connalt bien la bibliographie de la question.
considere que chacune des theses soutenues par Henri H. Stahl et Radu Rosetti sur les rapports
de propriété dans les pays roumains et sur la genèse des villages comprend une partie
de Write : la these du théros éponyme * est confirm& par le grand nombre de toponymes
en -esti et -eni, et la these de l'origine primordiale des communautés villageoises est egalement
itayée de la toponymie. En effet, le processus historique a été tres complexe et, par conse-
quent, on ne doit pas le réduire A des simples formules. Dans ce domaine on doit recommander
plus que partout ailleurs une collaboration étroite entre linguistes, historiens, ethnographes,
etc. On peut dire la meme chose du chapitre Historiques, où les recherches futures auront davan-
tage A dire de l'aspect historique du problème. Les reserves formulées quant A la presence des
toponymes d'origine germanique sont partagées presque à l'unanimité par les savants sans idées
préconcues. L'étude des traces laissées par des populations comme les Petchénegues, les Coumans
ou les Tatars ne pourra devenir definitive que lorsque nous disposerons d'un repertoire plus
complet des toponymes roumains. Les rapports linguistiques roumano-hongrois sont encore
peu étudiés, et leur future etude fera sans doute progresser également etude de la toponymie.
Dans le present travail les toponymes rappelant des personnages ou des circonstances histo-
riques sont pour ainsi dire considérés * en surface o, mais on peut les suivre aussi en pro-
fondeur *, c'est-h-dire, dans leur développement historique. Ce livre a le mérite de presenter
un tableau d'ensemble qui permet de se rendre compte de l'importance des problèmes soulevés :
les chercheurs plus jeunes y tireront des suggestions précieuses, susceptibles d'etre develop-
pees dans de nombreuses etudes spéciales, étant donne que les etudes dans ce domaine sont
A peine A leur début. Au chapitre Psychologiques nous avons l'occasion de constater combien
expressifs et plastiques sont certains toponymes de cette categorie Partout la mentalité
populaire est caractérisée par une sensibilité particuliere à l'aspect extérieur, materiel, concret
des choses. D'où la plasticité de la plupart des expressions de la langue parlée des foules
anonymes (p. 313).

Dans la seconde partie, intitulée Linguistique, l'autcur étudie les aspects 4 linguistiques
de la toponymie. En devenant nom de lieu, le substantif s'isole en quelque sorte de la masse
des autres noms et merle une vie à part : la toponymie n'est pas atteinte dans la meme mesure
par les lois du développement historique du langage que le lexique ordinaire. Cela fait que
dans le domaine de la toponymie nous trouvons conserves cerlains faits linguistiques qui
ne vivent plus dans la langue de tous les jours. Les faits peuvent etre d'ordre phonétique,
morphologique, syntactique, lexical ou de geographie linguistique, c'est-A-dire d'éparpillement
sur un certain espace géographique. L'étude de la toponymie roumaine est A ce point de vue
une contribution A la connaissance de la langue roumaine. Voici quelques exemples. Dans
le toponyme Boroaia persiste le féminin de bour (Bos urus), c'est-A-dire bouroaie, après que ce
snot s'est isold dans la conscience lingttistique. Cerboanele atteste 4 une formearchaIque datant
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Un seul exemple : l'auteur declare (p. 6) que la phonetique constitue, avec la mor-
phologie et la syntaxe, ce que l'on appelle la grammaire de la langue.
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de l'époque quand le suffixe -oaie conservait encore n (comme dans le parler du Banat et dans
tous les dialectes roumains, à l'exception du daco-roumain i, p. 376). Lepurile a une phone-
tique archaique qui existe encore chez les Aroumains, les Méglénites et les Istro-Roumains,
tandis que dans le dialecte daco-roumain on dit aujourd'hui iepurele. Le suffixe d'origine
latine -et apparalt dans des toponymes formes à partir de mots collectifs aujourd'hui inexistants
dans la langue parlée : Ceratul, Doletut, Groetut. Le toponyme Mal (commune d'Udesti,
région de Suceava) derive du latin linaceus (campus) champ de lin : l'appellatif respectif
a disparu de la langue. Le suffixe -ov(a), -av(a) apparalt aussi dans des topiques formes A
partir de themes non slaves, ce qui prouve une tres ancienne symbiose slavo-roumaine. La
conservation de la preposition de pour exprimer le rapport de génitif indique une particularitt
archaique commune à toutes les langues romaines : Curtea de Argq, Pdusesti de Oteisdu, Ro§iorii
de Vede, etc. Ce phénomene est connu par le latin d'Espagne : Uzuza de sursum et Uzuza
deorsum ; in padule de suso, J. Bastardas Parera, Particularidades sintacticas del latin medieval
(cartularios españoles de los siglos VIIIXI), Barcelona, 1953, p. 84. Les génitifs avec l'article
prothétique, comme c'est le cas de Valea lui Cline, Valea i Scradii, conservent également
des phénomènes archaiques. L'auteur conclut : Ce fait, combiné avec la constatation relative
A la situation au XVIe siècle, prouve que, A répoque antelittéraire, l'article défini se trouvait
aussi avant et après le substantif, peut-etre meme, tout au debut, seulement avant
(p. 485-486). En partant de la situation en latin, oa le pronom ille pouvait etre mis aussi bien
avant qu'aprés le substantif, nous soupçonnons que cette situation a persiste longtemps et que
l'article s'est fixé enclitiquement A une époque relativement tardive. La n'ése que l'article
se serait place d'abord avant le substantif et se serait ensuite aplacé apres lui nous semble
moins plausible. Les éléments archaiques ont persiste aussi dans le domaine du lexique
Decindea, de l'appellatif decindea de l'autre cdté, IA-bas »; Pddurea Pcicurarului, de l'appel-
latif pdcurar e pAtre », etc.

Le matériel discute dans le présent travail est d'une grande richesse. Le livre rendra
service non seulement aux linguistes qui s'occupent de la langue roumaine, mais aussi aux
specialistes des pays voisins. Nous nous trouvons à une étape où l'on commence A accorder de
plus en plus d'importance à la toponymie : on dresse partout des bibliographies critiques
et on se prepare à recueillir tous les noms de lieux. La toponymie roumaine, aussi bien la
majeure que la mineure, devra etre egalement rassemblée et enregistrée systématiquement
dans un avenir proche. Le travail du professeur Iorgu Iordan, qui represente une synthese
de tout ce qui a été fait jusqu'A présent et en meme temps une introduction aux futures
études, sera indispensable pour quiconque s'occupera de ce genre de recherches.

H. Mihdescu

STOTKOV, STOTKO, Y eoa e 6s4eapetiama ,o;temuisa [Introduction A la phonétique de la
langue !migare], IIédition, e Hayn a ki ncisycrrno 9, Sofia, 203 p.

Ce travail du professeur St. Stofkov, le phonéticien et dialectologue bulgare bien connu,
est une phonétique genérale avec des applications à la langue bulgare littéraire. Il traite d'une
façon descriptive (synchronique, statique) les faits linguistiques de la langue. Le contenu
en est celui habituel pour les travaux de ce genre, et l'expose, bien qu'il lui appartienne en
propre, est toutefois traditionnel 1. C'est, par contre, le seul ouvrage existant à l'heure actuelle,
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634 COMPTES RENDUS 6

où sont analysés d'une manière détaillée les sons de la langue bulgare dans leur état
actuel. Par rapport it la première édition, parue A Sofia en 1955, l'actuelle édition a été
essentiellement revue et complétée par l'auteur. Mais elle a conservé le méme caractère :
une introduction à la phonétique générale, illustrée surtout par des exemples empruntés
la langue bulgare littéraire et contemporaine, discipline que le professeur StoYkov enseigne
la Faculté de Philologie de l'Université Kliment Ohridski * de Sofia.

La matière est répartie par l'auteur en 12 chapitres. A l'exception du V° chapitre,
consaeré à l'analyse des sons bulgares, les onze mares chapitres traitent, en fait, des questions
de phonétique générale.

Au lee chapitre, dont le caractère est introductif, le professeur St. Stoikov s'occupe de
l'objet et de l'importance de la phonétique, du rapport de la phonétique et de la grammaire,
des branches de la phonétique, de la phonétique et de la phonologie, de la phonétique et
de ses rapports avec les autres disciplines scientifiques, des aspects des sons prononcés, des
méthodes d'étude, de leuri parlicularités articulatoires et acoustiques.

Le Ile chapitre (p. 19-44) comprend l'analyse de l'aspect articulatoire des sons
description de l'appareil articulatoire, de son mode de fonctionnement et de production des
sons ; il se termine par un paragraphe consacré à la base d'articulation.

Le chapitre III (p. 45 53) s'occupe de l'analyse de l'aspect physique des sons. L'auteur
y décrit aussi l'oreille el le mécanisme de l'audition en insistant sur les particularités physio-
logiques de ce processus.

Le chapitre IV (p. 54-62) est consacré A l'analyse des sons du point de vue de leur
pouvoir de différencier les mots et les formes grammalicales. Il s'agit donc de l'aspect social
(linguistique) du son, c'est-A-dire du phonème. Le professeur St. SloTkov examine le rapport
existant entre le phonème et ses variantes (positionnelles el facultatives), les propriétés
du phonème et ses rapports avec le son, ainsi que l'importance de la théorie du phonéme.

Au chapitre V, le plus développé (p. 63-132), on discute en détail les principaux types
de sons (voyelles, consonnes, diphtongues, triphtongues), en se référant plus particulièrement

la langue contemporaine.
Les 7 derniers chapitres traitent de l'accent (chapitre VI, p. 133-138), de la quantité

(chapitre VII, p. 39-141), du syntagme et de la syllabe (chapitre VIII, p. 142-144), de la
pause et de la mélodique (chapare IX, p. 145-151), des modifications des sons (chapitre X,
p. 152-170), de la graphie et de la transcription phonétigue (chapitre XI, p. 171-181) et de
l'orthapie (chapare XII, p. 182). Aux p. 183-185, nous trouvons quelques modèles de
transcription phonétique. Le livre contient en outre : préface de l'auteur (p. 3 4), bibliographie
(p. 186 190) et un index de matières (p. 192-198).

L'ouvrage renferme aussi beaucoup de figures (schèmes roentgenologiques, palato-
grammes, et skiagrammes, qui indiquent la position des organcs phonateurs dans la position
d'émission des voyelles et des consonnes) 2

Le caractère d'introduction A la phonétique générale, relevé plus !taut, est visible par
suite de la présence de nombreux exemples empruntés aux autres idiomes slaves, aux langues
indo-européennes de circulation plus large (francais, allemand, anglais), aux langues balkaniques
(roumain, turc, grec, albanais). En désaccord avec l'auteur (voir p. 6), nous ne croyons pas que
les questions de phonétique générale enlrent toutes dans un cours introductif. Car, méme

2 Dans la rnajorité des cas, le riche matériel illustratif a 616 revu par l'auteur qui
part de ses propres expériences, entreprises, pour la plupart, au laboratoire de phonetique
expérimentale de l'Institut de linguistique de Cluj (directeur l'Acadérnicien E. Petrovici),
dans l'Inslitut de phonétique de la Faculté de Philologic de l'Université, de Prague (directeur
professeur B. Hala).
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3 On peut dire, par analogie, que l'introduction a la linguistique (ou les bases de la
linguistique) se confond avec la ling uistique générale.

4 Nous ne saurions are d'accord avcc la définition donnée par l'auteur à la phonéLique,
car le professeur St. Sto'iliov entend également par la la phonologie (voir p. 6) : e En tant
que discipline linguistique, la phonétique 'net en premier plan le cede semantique et étudie
les sons comme unite entre leurs propriétes physiologiques, acoustiques et sémantiques. s En
réalité, la phonélique s'occupe des sons considérés sous leurs aspects individuels, el la phono-
fogie de leur dimension-type, linguistique. Plus loin, il ressort de ce qui est dit aux p. 7 8
que StoYkov n'accepte pas la division phonétique et phonologic, et il declare mgme (p. 8) que
l'on n'a pas besoin de deux disciplines, mais settlement de la première, qui englobe egalement
le sens.

5 D'oa l'idée que la phonologic est une sortc de grammaire des sons. Cf. aussi Iorgu
Jordan, Limba romdneascd contemporand, p. 139, note 1.
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si la plupart s'encadre dans les limites d'une telle discipline, dans un cours d'initiation
elles ne sont pas (ne peuvent pas etre) traitées au niveau de la phonetique générale*.

Après l'analyse de respect physique (acoustique) et physiologique (articulatoires, bio-
logique ou anatomique) des sons, St. StoIkov s'occupe aussi, nous l'avons déjA dit, de leur
.aspect social, c'est-A-dire du phoneme. Mais il nous semble que l'auteur fait fausse route
lorsqu'il dit que l'on n'a pas besoin de deux disciplines linguistiques phonétique et phonologie

qui s'occuperaient des diverses dimensions du son*. L'opinion, reconnue A present par la
majorité des linguistes, est que la phonetique a comme objet l'aspect physique et physiologique
.du son, et la phonologie l'aspect social. En d'autres termes, cette derniere discipline s'occupe
du type de son et de la fonclion qu'il a de différencier les mots et les formes grammaticales 6.
Nous croyons mame que l'on pourrait aller plus loin en délimitant la phonomorphologie
qui compléterait la théorie des sons et assumerait en lame temps la transition de la phonétique
A la morphologie.

Nous ne savons pas jusqu'A quel point est justifiée l'affirmation de l'auteur (p. 6)

.que le lien entre la phonétique et le lexique serait faible. Mais quelle que soit la manière d'en-
visager ces questions, on doit reconnaltre que le travail du professeur St. Stoilcov représente
un materiel fondamental pour l'étude théorique et pratique de la phonétique bulgare.

A. Vraciu

Emaapcxu emu,no.noautien pennun recmaeuau B4. reopeuee, He. raA,s6oe, 0. 30.,s4oe
Cm. Renee. Ceeana I a 6pona [Dictionnaire étymologique de la langue bulgare
rédigé par VI. Georgiev, Iv. Galabov, I. Zahnov, St. Iléev, fascicule I a-bronze],
Academic bulgare des Sciences, Sofia, 1962, X, 80 p.

Le nouveau dictionnaire étymologique da à l'initiative de l'Académie bulgare des Sciences
marque un progrès considerable par rapport A. l'unique dictionnairc étymologique qui existait
jusqu'A ce jour, celui de Stepan Mladénov, paru en 1941. On s'en aperçoit immédiatement, non
seulement à l'abondance des faits et A leur interpretation, mais surtout A la méthode de pre-
sentation et A l'ulilisalion de moyens complémentaires importants. Le nouveau dictionnaire
.débute avec l'intention de presenter tout le trésor lexical de la langue bulgare, y compris les
néologismes, les provincialismes et les toponymes de base. Les auteurs indiquent succincte-
ment la provenance et l'essor des mots, ils enumerent leurs derives, montrent le point de
,départ (c'est-h-dire l'étymon), présentent la situation qui règne dans les autres langues slaves
et mentionnent (quand la chose est nécessaire) les emprunts faits au bulgare par d'autres langues.
De cette Mon, pour chaque mot on a esquissé l'histoire, et de la lecture attentive du diction-
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naire on peut détacher d'intéressantes conclusions pour l'histoire de la culture. Ainsi, les
néologismes dépassent numériquement le fonds des mots anciens d'origine slave ; les turcismes
également sont nombreux, mais pas aussi répandus et vitaux. En eux persistent les traces
des cinq siècles de domination ottomane, tandis que dans les néologismes entrés en premier
lieu par l'intermédiaire de la langue russe, it partir du XIXe siècle, se reflètent les considérables
transformations d'ordre structural apportées par la civilisation moderne. La manière intelli-
gente dont a été conçu ce dictionnaire permet de suivre miss' les voics de penetration des
idées nouvelles : la plupart des néologismes sont venus par l'intermédiaire de la langue russe,
suivie de l'allemand ; un autre courant est venu de l'ouest, par-dessus les langues italienne
et grecque ; et un troisieme par l'entremise de la langue roumaine. On sait que beaucoup
d'écrivains et hommes d'action bulgares furent obliges A cause de /eur lutte contre le joug
ottoman de s'expatrier et de vivre en Roumanie. Ils y imprimerent des livres, des revues
et des journaux en langue bulgare. C'est ainsi que s'explique en partie la penetration de cer-
tains néologismes de forme roumaine, comme : a6onameum s abonnement s, a6onam

abonné s, anpodaifus s acrobatie *, a.e6ys s album *, a.m6y.aanzfun e ambulance *,
apucmonpaqua e aristocratie i, apuliaemulea s arithmétique s, 6aima s banque s, 6apum,
roum. 6(11.4, du français baage e chele de laine léger, non croise e, 6amoaa, roum. batozei, du
français batteuse, 6ep6amm, roum. berbant s homme superficiel et pas sérieux s, 6uuurorna,
roum. bifcold s biscuit *, etc. En échange, la langue bulgare a facilite la penetration dans
la langue roumaine d'un grand nombre de mots d'origine byzantine.

Le present dictionnaire constituera une bonne aide pour l'étude de la toponymie rou-
maine. Nous attendons avec intéret la parution du dictionnaire étymologique de la langue
serbo-croate prepare par Petar Skok et soigné par Valentin Putanec, son ancien assistant. Le
professeur Eqrem Çabej de l'I.Jniversité de Tirana a tout pret pour l'impression d'un dictionnaire
étymologique de la langue albanaise. A Athènes a vu le jour en 1951 le Dictionnaire etymo-
logigue du grec moderne par N. P. Andriotis. C'est par l'effort conjugué des hommes de science
de différents pays que l'on parviendra A une meilleure connaissance du complexe sud-est
européen, qui compte beaucoup d'éléments d'une civilisation commune.

Je prendrai la liberté de presenter ci-dessous quelques critiques en marge de ce travail
si important. Le latin lixiva a donne en roumain lesie, d'où plus tard en bulgare
Le bulgare possede aussi la forme alusiva, venue du sud, de la langue grecque parlée en Thrace.
Ce mot derive aussi du latin lixiva, mais il s'est croisé avec le mot grec tiXourrloc e eaux
sales, saleté s. Dans le nord-ouest de la Grece nous trouvons la forme caoifilx, pass&
ensuite dans l'albanals (aresive). La presence de s dans la forme grecque s'explique par x latin
populaire devenu s, tandis que a- apparait aussi dans certains dialectes italiens, comme le
vénétien alisia et le romagnol alseja. Le mot d'origine 'atine a done pénétré en bulgare, k
la fois du nord et du sud.

Dans le bulgare anatema s malediction * on explique difficilement la presence du t par le
grec 8.: nous nous serions attendus à r, réflechi dans le phonétisme roumain anaftemd. Mais ce
dernier mot est apparu relativement tard, au XVIIIe siècle par vole directe, tandis que la
forme bulgare est attestée au XIIle siecle et est d'origine savante. Nous devons dire la mein&
chose du mot roumain palimd, de nti97uct, qui a pénétré en tant que terme savant par
l'entremise des écrits religieux.

Le vieux mot grec ecyyapeta a laissé des traces dans les textes moyentigeux latins
et slaves, mais après le XVe siecle il s'est répandu par l'e,ntremise turque : en roumain la forme
angora est attestee des le XVII e siècle et est arrivée par le truchernent des Turcs.

Ad Ratiariam aurait dft donner en roumain Arfar, comparez inviliare < a lnadla
apprendre s. Le phonetisme Arlar est slave, ce qui vent dire que les Slaves l'ont emprunté
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de bonne heure à la population romanisée des territoires danubiens et l'ont ensuite développe
conformément au genie de leur langue.

Asarél sommet et rivière près de Panagjurigte mis en relation avec le terme turc
hisar s forteresse * + le suffixe d'origine roumaine -el (cf. Vakarel, Pasarel), y indiquerait la
presence d'une population romane aujourd'hui disparue : le suffixe -el n'est productif qu'en
roumain et non pas en bulgare.

Aspra s ancienne piece de monnaie d'argent * est expliqué comme étant de provenance
neo-grecque. En réalité ce mot a une histoire plus lointaine. La monnaie byzantine d'argent
s'appelait IALXE Amoy, tandis qu'en circulation elle portait le nom populaire de dicmpov
(du latin asper, aspera, asperum): donc liarrpov v6I2tcruoc piece blanche s. Elle
s'est répandue, à partir de )(Ile siècle, chez tous les peuples des Balkans et était fort recherchée
des masses, étant comptée par punga (1 punga = 51 aspres) ou par sacs (1 sac = 100 000
aspres). Ce mot a pénétré de bonne heure en bulgare (aspra), serbo-croate (ltspra, jetspra),
albanais (asper, aspérë) et dans le dialecte mégléno-roumain (asprd). En Valachie cette monnaie
est d'abord mentionnée en 1370 dans les actes grecs de Kutlumus (Athos), puis dans les
textes slavo-roumains de 1451-1508. Les Turcs ont propagé ce mot qui était connu au XVI°
siecle dans tout l'Empire ottoman.

Pour 6a6a mapnza (le mois de mars) nous avons en roumain le correspondant baba
Dochia (d'Eudoxie, nom d'une sainte Mee le ler mars). A crisma 6a6a correspond baba
oarba, jeu d'enfants (collin-maillard).

Le mot 6a.tutcyea.st s parler pour parler, confusément *, indiqué comme étant d'origine
inconnue, pourrait etre mis en rapport avec le roumain a bligui. Mais tout comme bllbti, ces
mots semblent etre en réalité des onomatopées.

Le coton et la *sole étaient des marchandises byzantines au Vle siecle (MA. Mais la
culture du coton se développait lentement et les produits en étaient chers et circulaient sur
un large espace autour de la Méditerranée. Le nom venait d'Orient, par l'entremise du persan
pambak, reflété en grec byzantine en 1sciu(3aL p&I.Lf3aL rilxuflaxig et (3ccupcixtov. De bam-
bax, croisé avec bombyx (ver à soie) est résulté, en latin medieval, bombax, bombacis.
La forme avec -a- a persisté en néo-grec (1.1.nocpccixt) et en turc (pambuk), tandis que celle
avec -o- est passée en serbo-croate (bombak, bumbak) et en roumain (bumbac). Les Grecs et
les Tares ont rdpandu ce mot chez les Bulgares (bambak, pambuk) et les Albanais (pambuk).
Par consequent, dans les pays du sud-est européen le coton a pénétré par deux voies : par les
Byzantins chez les Néo-Grecs et les Turcs, puis chez les Bulgares et les Albanais ; par les
marchands italiens chez les Serbo-Croates et ensuite chez les Roumains. Ces deux courants
commerciaux se sont tales parfois, car en bulgare on a bambak, bubak, bubajik, pambuk, pamak,
et en serbo-croate on rencontre bombak, bumbak, de meme que pamuk.

H. Illihdescu

Fjalor i terminologjise tekniko-shkencore [Dictionnaire de la terminologie technique-scientifique]
Tirana, 1963.

C'est un dictionnaire technique albanais-russe-français, en dix petits volumes qui rem-
nissent presque 1100 pages, chaque volume comprenant la terminologie d'un certain domaine :
la botanique, les mathématiques et la mécanique théorique, l'énergie atomique, la thermo-
dynamique, l'optique, l'acoustique, l'électromagnétique, la mécanique, l'electrotechnique, la
chimie. L'ouvrage a MA elaboré sous la redaction de Lirak Dodbiba par un collectif de lin-
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guistes de l'Université d'E tat de Tirana, forme de A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Cabej, M. Domi
(avec la collaboration parlielle de S. Riza) et avec le concours de quelques commissions de spécia-
listes des branches techniques-scientifiques respectives. Chaque volume est pourvu d'un index
de mots russes et français. Le nombre des termes albanais est d'environ 14 500, montant
pas trop grand, étant donne que le dictionnaire est incomplet.

Les termes sont enregistrés sans qu'on explique leur signification, vu qu'ils sont traduits
en russe et en français. Pourtant, on n'a pas manqué d'ajouter quelques indications d'ordre
grammatical (article, marque du pluriel, modifications thématiques subies par la forme avec
article ou au pluriel). La preface au premier volume, qu'on retrouve également dans le deuxième
volume, avec des exemples à l'appui, nous fait retenir qu'en liaison avec la direction du
développement de la terminologie technique albanaise, la conception des auteurs est de donner
cours en premier lieu aux possibilités internes de la langue, d'élargir les spheres sémantiques
des mots autochtones, d'utiliser au maximum les types productifs de la composition lexicale,
d'employer largement le procédé de la traduction lexicale et de remettre en valeur les termes
techniques anciens. Sans exclure les néologismes internationaux, imposes par le nouveau carac-
tère des notions et des objets signifies, il a éte possible de fixer la terminologie technique
surtout dans le sens indiqué plus haut, car l'albanais a une tres faible tradition de la nomen-
.clature technique moderne (ce que les auteurs signalent dans la preface). On sait que dans
/a première période du mouvement qui vise a moderniser la langue litteraire par des néologismes,
il existe d'habitude un effort conscient des gens de lettres qui s'opposent à l'adoption directe
-des mots &grangers en trop grand nombre, mats soutiennent la mise en valeur, au maximum,
des possibilites de la langue pour exprimer les nouvelles noLions. C'est de cette maniere qu'on
doit expliquer l'abondance dans le dictionnairc technique albanais des termes populaires,
dont la sphere sémantique s'élargit cette fois-ci (v. les nombreux exemples qu'on rencontre
presque à chaque page). Scion notre opinion, le polysémantisme des mots dans la langue
cominune crée souvent des difficultés pour établir la terminologie technique. Le néologisme
s'impose par l'avantage gull a de porter un sens précis, clair, restreint à une nuance bien
déterminée, évitant toute confusion semantique du mot commun qui a des sens techniques
supplémentaires. D'ailleurs, les rédaeteurs du dictionnaire s'en sont rendu compte et ils ont
enregistré à plusieurs reprises, pour la méme notion, le néologisme à ceoté du terme autochtone :
asimilim: pErvetim, dezinfektim: shpraje, dikoton: i, e dyzuar, etc.

Une mise en presence des deux dictionnaires : technique et explicatif-normatif de
l'albanais (Fjalor i gjtzhes shqipe), edge par l'Institut des sciences de Tirana en 1954, nous
indique que la terminologie technique actuelle n'est pas pleinement fixée, dans le sens qu'il
existe une oscillation entre le néologisme et le terme populaire. Aussi y a-t-il une opposition
entre le dictionnaire technique qui préfère le terme populaire ou créé a l'aide des moyens
internes et le dictionnaire general qui préfère les néologismes. Des mots tels que përshtatje

adaptation s, qelizi cellule s, njethelbor adj. tmonocotylédone *, etc. du premier dictionnaire
correspondent dans le dictionnaire explicatif à adaptim, celule, monokotiledon, etc.

Pour les linguistes, le dictionnaire technique albanais présente un intéret particulier.
Partant du materiel enregistré, on peut poursuivre différents problémes tels que : le genre
neutre de type nouveau (organise comme en roumain par l'opposition par rapport au maseulin
pluriel et par rapport au féminin singulier), le pluriel des noms, l'article proclitique
des adjectifs (qui n'existe pas chez les néologismes adjectifs ou chez les nouveaux dérivés), les
procédés de d6rivation et surtout de composition lexicale (l'albanais occupe du point de vue
de la composition des mots presque la mdme position que l'allemand, le russe, etc.), la produc-
.tivité des suffixes (surtout de ceux qui, ayant fait leur apparition tardive en albanais, servent

www.dacoromanica.ro



11 COMPTES RENDUS 639

la création des verbes abstraits). Il va sans dire que ce dictionnaire sert, en premier lieu,
de matériel de recherche pour les questions de l'adaptation en albanais des néologismes d'ori-
gines diverses.

Grigore Brincuf

BERTELE, TOMMASO, Autocralori dei Romani, di Costantinopoli e delta Macedonia, Tirage
A part de la revue Numismatica *, II, 1961, 2, 8 p., avec une planche et une carLe
dans le texte.

L'auteur étudie deux types de monnaies byzantines de bronze, frappees à l'époque
des Paléologues. Le premier type est représenté par quatre exemplaires connus, décrits, en
ordre chronologique, par les chercheurs suivants : G. Severeanu, An unpublished coin of
Andronicus II and Andronicus III minted for Macedonia (1325-1328), dans BucurWii I,
1935, 2, p. 239-211 eL 1 fig. dans le texte ; T. Gerassimov, Neizdadeni moneti ot Paleolozite.
Monet ot Andronik II i Andronik ¡II s nadpis TuG MACELION/AC (sic) [Monnaies inédites
des Paléologues. Monnaie d'Andronic II et Andronic III avec la légende THC MAKEAONIAC],
dans Razkopki i prowlivanija », Sofia, IV, 1950, p. 27-31, 41-42, avec 2 fig. dans le texte ;
le méme auleur, Monet of Andronik II i Andronik III s nadpis THC MAKEAONIAC, dans

Izvestija Arheologiceskija Institut », 20, 1955, p. 584 et 1 fig. dans le texte ; A. Veglery et
G. Zacos, The Coins or Andronicus II with 1/te Inscription t Emperors of 1/te Romans t, dans
Numismatic Circular 0, ed. by Spink and Son, 60, 1961, 7, July-August, p. 161, avec 1 fig.

dans le texte. Toutes les pièces qui entrent dans cette série sont plates et montrent au droit
les effigies de deux empereurs debout, de face ; ils portent la couronne, une tunique longue
(sakkos) et loros et tiennent entre eux le labarum. L'empereur, qui est A gauche, porte une barbe
longue, celui qui est A droite est sans barbe. La légende de l'avers nous indique seulement
ce titre : AVTOKPATOPeC Pi2MAICIN. Au revers, ces monnaies présentent la légende THCH
MAKEAVONIAC, sans autre type. Leur diamètre atteint 20-21 mm, tandis que le poids varie :
lgr 73 (l'exemplaire décrit par Severeanu) ; lgr 99 (l'exemplaire ;Merit par Gerassimov en
1950) et 1gr 54 (l'exemplaire de Veglery-Zacos).

Jusqu'it présent, on a généralement attribué ces monnaies au règne commun d'Andronic
II et Andronic III (1325-1328) et on les a considérées des émissions destinées spécialement

la Macédoine (G. Severeanu, op. cit., p. 241 ; la mérne opinion a élé exprimée par V. Laurent,
To politikon. Monnaie divisionnaire de l'épogue des Paléologues, dans Cronica numismaticd
si arheologicli, XV, 1940, p. 281) ou signifiant le rétablissement de l'unité de l'Empire byzantin
après 1325, date de la réconciliation des deux empereurs associés (voir en ce sens T. Geras-
simov, Neizdadeni moneli ot Paleolozite..., déjà cité ; cet auLeur établit pour la première fois
une relation entre la légende de l'avers et celle du revers : Mtoxpecropeg Pcol.t.cdcov

TtÇ
A

Mxze8ovtxç. Cependant, d'autres chercheurs (Veglery et Zacos, op. cit., p. 161)
ont attribué ce type monétaire au règne commun d'Andronic II et Alichel IX (1294-1320),
en admettant le fait que la légende aurait une relation étroite avec le thème de
Nlacédoine, mats sans motiver cette opinion (voir l'examen et la discussion de ces hypothèses
aux p. 2-5 de l'ouvrage dont on rend compLe ici).

Analysant les éléments d'ordre iconographique, sty listique et technique offerts par l'étude
de ces pièces, M. Bertelè montre que les monnaies qui font l'objet de ses préoccupations ont
été frappées à Constantinople, au commencement du règne commun d'Andronic II et Michel IX
(le dernier empereur est représenté sans barbe, donc les pièces respectives datcnt de 1294

1300; voir p. 6 et note 21, p. 7). Quant A la signification de la légende du revers
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ItIcote8ovExg), l'auteur compare ce texte à celui inscrit sur une autre monnaie byzantine
de bronze (récemment entrée dans sa collection), pièce dont le droit est identique aux monnaies
décrites plus haut, mais qui porte au revers la légende Kt7)ou, au-dessus HA. Par analogie au
premier type, l'auteur établit ici encore une relation entre la légende du droit et celle du
revers ; de cette manière, la légende complète devrait étre lue AL.roxpai-copeg Tow.alcav
[zed] Ktowrscnrctvolyrrasoç. Selon l'opinion de M. Bertelè, la signification des allusions
faites à la Macédoine et à Constantinople serait éclaircie par un texte de Pseudo-Codinus
(De officiis, éd. Bonn, VI, 51, 1839, p. 53). D'après les affirmations de cet auteur, les empe-
reurs byzantins étaient acclamés, A son époque (au milieu du XVe siècle ; cf. G. Ostro-
gorsky, Histoire de l'Elat byzantin. Trad. française de J. Gouillard, Paris, 1956, p. 497), comme
empereurs romains, vu leur qualité de successeurs de Constantin le Grand ; cette qualité était
en grand honneur chez les peuples occidentaux, pendant que les peuples orientaux accordaient
le mème honneur aux cmpereurs byzantins, en les considérant successeurs d'Alexandre le
Grand, par le fait que la Macédoine était sous la juridiction de l'empire. Les relations de
Pseudo-Codinus amènent M. Bertelè à déduire la conclusion qui suit : les légendes des deux types
monétaires byzantins précités se complètent réciproquement, en conmosant une formule dont
les allusions à la Macédoine et A Constantinople ont un sens symbolique. Elles proclament la
thése selon laquelle les empereurs byzantins étaient A la fois les successeurs des empereurs
romains, de Constantin le Grand et d'Alexandre le Grand (p. 6). Les monnaies étudiées par
M. Bertelé et attribuées, comme nous l'avons déjà vu, au début du règne commun d'Andronic II
et Michel IX, représentaient un moyen pratique de propager cette idée au milieu des masses
les plus larges (il s'agit en effet de monnales de bronze, it qui leur valeur intrinsèque rclati-
vement réduite conférait une intense force de circulation).

Cette interprétation nouvelle des légendes que portent les deux types monétaires byzan-
tins, présentés dans ces lignes, nous sellable très claire et concluante. Elle est conforme A la men-
talité byzantine qui, se servant de la monnaie comme moyen préféré pour la propagande
officielle, a suivi dans cette direction la tradition multiséculaire de l'Empire romain/ .
reste it préciser les circonstanaes historiques qui ont obligé Byzance à recourir à une formule,
inusitée auparavant par le formulaire adopté pour les légendes de ses monnaies.

Octavian Iliescu

KAJDAN, A. P., jepeena u eopoa e Buzanmuu. IX X ee. [Le village et la ville
byzantins aux IXe X' sièclesj, Ed. de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Moscou,
1960, 430 p.

L'auteur qui, dans une série d'études ainsi que dans un autre ouvrage sur Les relations
agraires de Byzance aux XIII XlVe siecles, a apporté de nombreuses et importantes con-
tributions à la connaissance de l'histoire sbciale et économique de Byzance, s'occupe dans le
présent ouvrage de l'histoire intérieure de Byzance aux IXe Xe siècles. Le principal objectif
poursuivi est l'investigation des caractéristiques du féodalisme byzantin et de ses voies de
développement. Les siècles au temps desquels l'auteur établit ses recherches sont ceux qui
constituent la période décisive de l'évolution du féodalisme byzantin.
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Etant donne que le développement des relations fiodales est étroitement lié au processus
de desintégrement des communautés, l'auteur Mute par l'analyse des caractéristiques des
communautés byzantines et des transformations subies par celles-ci au cours des siécles. Au
moment de leur colonisation sur le territoire de l'Empire, les Slaves ont trouvé, tant en Thrace
qu'en Asie Mineure, des formes appartenant aux institutions communales, où celles-ci avaient
survécu A la période hellénistique. Ceci a conduit A une influence réciproque de nature A consoli-
der et en partie A modifier certaines particularités des communautés. La puissance dont
jouissait la communauté comme suite de la colonisation slave a determine, selon l'opinion
de l'auteur, une cohesion et une concentration de la classe dirigeante caractère despotique
de l'Etat afin de pouvoir lutter avec succès en vue de la repression et de la subjugation de
la paysannerie organisée en communautés.

L'auteur cherche également à mettre en evidence les elements caractérisliques de la
communauté byzantine par rapport A la communauté romaine tardive. Ces nouveaux elements
sont considérés comme étant un résultat de l'influence slave. SeIon nous, l'opération est assez
difficile et relative, car on ne peut soutenir qu'il n'existait dans l'Empire romain d'Orient
qu'une seule forme de communauté ; au contraire, dans les anciennes monarchies hellenistiques
la situation etait tout autre que dans les regions montagneuses de l'Asie Mineure ou dans cer-
taines régions de la Péninsule Balkanique où les liaisons gentilices continuaient à etre puis-
sautes. L'individualisation précoce du processus de production dans la communauté byzantine
es t considéré par l'auteur comme étant une consequence de la predomination de la culture inten-
sive et de l'uttlisation d'une charrue légère à l'aide de laquelle le sillon était retourné à plusieurs
reprises. Cela explique pourquoi la terre était divisée en petites parcelles.

L'existence d'une exploitation agricole individuelle a rendu possible l'apparition de
l'inégalité des biens, en subminant de cette maniére l'unite de la communauté. Ce processus
de différenciation s'entrevoit dans la t Loi agraire et évolue lentement mais continuellement,
ainsi résulte du Traité fiscal et des novelles du Xe siècle. Le développement des pro-
priétés individuelles au sein de la communauté a eté facilité par l'existence du droit de preemp-
tion, lequel, selon l'opinion de l'auteur, apparatt pour la première fois dans la Vie de Grégoire
le Décapolite vers le milieu du IXe siécle. Nous sommes cependant d'avis que le droit de preemp-
tion fonctionne sans interruption dans l'Empire romain d'Orient sous 'Influence du droit consue-
tudinal des monarchies hellenistiques. D'application générale, comme suite de la loi de 391, il
est établi pour les communautés rurales par la loi de 468 1

L'auteur etudie ensuite la grande propriété féodale. En analysant ses sources, A. P.
Kajdarr abotrtit A la conclusion que la revolution agraire des VIe VIIe siécles et la colonisation
slave ont conduit A la disparition de la grande propriété foncière de l'Empire romain tardif et
que les domaines du Xe siècle, d'un caractére entiérement nouveau féodal se sont formes
clans de conditions sociales et économiques totalement différentes.

Le début du processus de formation des grands domaines féodaux est place par l'auteur
clans la seconde moitié du IXe siècle, s'averant plus puissant en Asie Mineure. En dehors des
dom aines des laIques, commence A se developper la propriété appartenant à l'Eglise. Dans cette
péri ode, les esclaves continuent à exister, bien que dans des conditions complètement diffe-
rentes, se rattachant au fait que la niasse des paysans organis6s en communautes n'avait pas
encore éte asservie. Ce n'est qu'A partir du IXe siècle que l'esclavage perd toute son impo-tance

csonomique.

L'auteur considère que le processus de féodalisation, c'est-i-dire la formation d'une classe
de producteurs perdant leur droit de propriéte et demeurant seulement avec l'usufruit et cer-
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tains attributs de la liberté, a connu A Byzance plusieurs voies de développement. La première
comprend l'asservissement de la communaute entière et la transformation de ses membres en
g.:ns dependants. Parfois, quelques exploitations agricoles isokies tomb iient victimes de la
rapacité d'un dinate. Une forme frequente par laquelle on arrivait A la dépendance feodale com-
prenait le renoncement aux revenus de la terre en échange d'un emprunt (xpijaK) : le paysan
continuait A travailler la terre et retenait seulement ce qui lui était strictement nécessaire
le reste était pris par le dinate ; une annee de séeheresse ou une autre calamité conduisaient A.
la pertc de la propriété terrienne. Les rapports de fermage et le travail salarié en agriculture,
dans les conditions du mode de production féodal, ont toujours conduit A la dépendance féodale.
Les voies de développement de la dépendance féodale ont éte extrèmement variées. Toute une
série de nouvelles institutions, comme par exemple le systinne charisticaire ont, elles aussi,
élargi les possibilités d'asservissement de la paysannerie.

L'auteur contribue d'une manière importante it la determination du contenu des insti-
tution féodales, en établissant l'existenee A Byzance des rapports de vassalité. C'efit été even-
dant preferable qu'il précisdt également tonic la série de differences vis-A-vis de l'Occident,
differences dérivant du caractère despotique-oriental de l'Etat byzantin.

L'auteur se limite surtout A poursuivre le processus d'asservissement de la paysannerie,
sans investiguer suffisamment les conditions de formation de la classe féodale. Il semble que
A. P. Kajdan considère que ces elements se seraient formes surtout comme résultat d'un proces-
sus interne de différenciation au sein de la communaute. Il ne faut cependant pas omettre la
circonstance que la lutte envers les peuples voisins surtout envers les Arabes a eu comme
résultat la creation A Byzance d'une vraie caste militaire. C'est en faveur de cette dernière
qu'apparaft au temps de la dynastic syrienne la confisquation des biens monastiques et,
dans une certaine mesure, la cession des territoires arabes reconquis ainsi que de ccux colonises
par les Slaves. Ce n'est point par pur hasard que les premiers domaines féodaux apparaissent
au Peloponnese (le domaine de l'archontesseDanielis) oit avaient lieu de massives colonisations
slaves, ainsi qu'en Asie Alineure. La forme de l'asservissement des Slaves du Peloponnese par
l'Eglise métropolitaine de Patras met en evidence l'établissement d'incontestables rapports
féodaux I.

Un problème it la solution duquel A.P. Kajdan apporte de nouvelles et intéressantes
contributions est celui de la determination du Me de l'Etat byzantin dans le processus de feo-
dalisation. Les historiens occidentaux qui se sont occupés de ce problème, ainsi que certains-
byzantinologues russes, comme Vassilievski, en s'appuyant sur l'analyse des novel-
les des empereurs macédoniens, aboutissent i la conclusion que l'Etat a protégé les exploi-
tations paysannes et stratiotiques, envers les tendances accapareuses des elements féodaux-
A. P. Kajdan arrive A une tout autre conclusion, celle que l'Etat a joué un rèle extrémement
important dans le processus d'asservissement de la paysannerie. Ce processus a connu deux-
étapes : la première pendant laquelle l'Etat féodal agit dans son intéret direct comme suite
de la resistance opposée par les communautes et de la faiblesse manifestee par les elements
féodaux individuels et une seconde étape pendant laquelle l'Etat cede une partie de la rente
A divers féodaux laIques ou monastiques.

Dans la première étape, l'Etat transforme l'appartenance aux communautes ante-
rieurement en faveur des membres en une simple liaison en vue de l'accomplissement des
obligations fiscales A l'aide de l'épibole.

La plupart des novelles des empereurs macedoniens ne visent pas tant la masse des pay-
sans que les elements stratiotes. D'apres l'auteur, au IX° siècle et comme suite de la stratifi-
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cation au sein de la communauté selon l'avoir, demeurent stratiotes seulement ceux qui étaient
en état de s'armer. La novelle de Nicephore Phocas augmente les lots stratiotiques, ce qui a
comme consequence la transformation des stratiotes en elements féodaux. Il résulte donc que-
les dispositions prises en faveur des stratiotes sont en réalité toujours en faveur de cerLains ele-
ments de la classe féodale.

Nous ne pouvons pas etre entièrement d'accord avec ce point de vue. Le processus de
pauperisation des elements stratiotiques a continué tout le long du XI° siecle, malgré les dispo-
sitions antérieures qui leur étaient favorables. Ils arrivent finalement à une situation pareille-
à celle des parèques 3, ce qui determine la creation d'une armee mercenaire.

A partir du Xe siècle, l'Etat commence à ceder aux elements feodaux la rente payee-
par les communautés ou par les exploitations agricoles isolées ; on ne peut pas encore patter
d'une dépendance personnelle, qui aura lieu seulement dans les siècles suivants.

L'analyse de l'exeusseia determine l'auteur de la differencier des immunités octroyées.
en Occident, vu qu'elle ne comprenait point de droits judiciaires et administratifs.

Dans la seconde partie de l'ouvrage, l'auteur s'occupe des relations sociales et économi-
ques des villes, en utilisant un riche materiel archéologique et numismatique, en dehors des infor-
mations offertes par les sources narratives, juridiques et hagiographiques. En s'étayant du
riche materiel utilise, A. P. Kajdan tAche de détacher les caractéristiques de la production arti-
sanale byzantine. A Byzance, les forces de production ne se sont point développées seulement
comme suite de l'utilisation de nouveaux outils, mais aussi conséquemment au perfectionne-
ment de l'expérience du travail et de la division de ce dernier pa, professions, quoique pas dans.
le cadre du lame atelier. La production a un caractére mineur typiquement moyenAgeux

et est destinée à satisfaire le nécessaire direct de consommation. Cela explique pourquoi
l'artisan vend directement ses produits, à l'exception de la soie et des aliments.

L'auteur est d'avis que la production des marchandises a existé à travers toutes les étapes.
historiques de Byzance et seulement son niveau de développement a varié.

Ainsi, en poursuivant revolution de la production artisanale, l'auteur constate une sta-
gnation entre la fin du VII° siècle et la fin du IXe suivie par une période d'essor qui apparatt
d'abord dans la capitale et s'étend ensuite (aux XIe Xlle sièdes) dans les villes de province..
Paraltélement au developpement de la production en province, les artisans de Constantinople-
tombent en decadence. Nous estimons que l'on ne pent parler d'un essor de la production dans.
les villes de province qu'apartir du Xle siècle. Déjà au cours des IXe et Xe siécles existaient
en Peloponnese des ateliers féodaux it production abondante (Danielis, Aratos de Sparte),.
ainsi que des centres provinciaux it riche échange de marchandises vendues non pas par les.
artisans eux-memes, mais par les commercants, que l'on retrouve à Ephèse au Ville siècle et

Thessalonique aux IXe Xe siècles 4.

Le commerce extérieur byzantin forme l'objet d'une etude remarquablement minutieuse
et documentée. L'auteur dcarte les conceptions modernisantes de cedains historiens, selon.
lesquels Byzance aurait eu sur le marché europeen une position monopoliste. La production
byzantine était en grande partie destinée it la consommation, la vente d'un grand nombre de
produits était limitée, ainsi donc la proportion du commerce exterieur de Byzance dut etre
fortement réduite.

Afin de définir le caractère des villes byzantines comme centres de consommation, de
transit et administratifs, l'auteur tient compte surtout de la Capitale. Tout autre était cepen-
dant la situation it Thebes et â Corinthe qui n'etaient point de grands centres administratifs,.
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quoiqu'ils fussent des importants centres de production au XII° siécle. Les limitations des
biens d'exportation concernaient également surtout la capitale, car on ne peut autrement expli-
quer l'abondance des soieries byzantines dans les villes italiennes, ainsi que l'affirme Luitprand.

L'auteur souligne le changement du caractére du commerce extérieur au XIIe siècle ; on
importe des quantités de plus en plus grandes de produits manufacturés et on exporte des pro-
duits agricoles. Aux XIIIe XIVe siècles, la Romanie se transforme en base agraire des
républiques commerciales italiennes. Cette affirmation nécessite cependant une précision. Aux
XIII X IVe siècles, les républiques italiennes s'approvisionnaient en produits agricoles du
bassin de la mer Noire, de Créte et de l'Asie Mineure, c'est-a-dire de territoires n'appartenant
plus A l'Empire byzantin. Byzance devient elle-mdme tributaire des marchands italiens en ce
qui concerne les céréales 5. Ces constatations doivent naturellement conduire a la révision de la
conception sur les rapports existant entre les éléments féodaux byzantins et les marchands
italiens.

A. P. Kajdan s'occupe également de la large propagation de l'usure provoquée par la
contradiction existant entre le paiement en numéraire des impOts et le niveau relativement bas
de la production interne des marchandises.

En caractérisant les corporations byzantines, l'auteur établit comme traits typiques
communs i toutes les corporations du moyen Age, l'hiérarchie et la réglementation de Vaprovi-
sionnement et de la production. Ce qui distingue les corporations byzantines de celles occiden-
tales, c'est le contrále rigoureux exercé par l'Etat, le grand nombre d'obligations vis-a-vis de ce
dernier et l'utilisation des esclaves. Les artisans n'étaient pas tous organisés en corporations A
Byzance : en dehors de ceux qui exercitaient clandestinement un métier, il existait des métiers
qui n'étaient pas intégres en corporations. Le cas des artisans des constructions nous paralt
indiscutable. A. P. Kajdan attache cependant l'appartenance it une corporation de l'existence
d'une place stable pour l'exercice d' u n métier ou d'un commerce et c'est pour cela qu'il considére
que les tisserands de draps de lin ne faisaient point partie d'une corporation, ce dont nous doutons.

La fonction sociale de la corporation était de protéger les artisans et les marchands
de la concurrence exercée par les ateliers aristocratiques, les artisans qui fonctionnaient en
dehors des corporations et les marchands étrangers. La fonction économique était de réglementer
la spontanéité du marché.

L'auteur analyse ensuite les contradictions existant entre les corporations privilégiées
et celles non privilégiées, entre les patrons et les ouvriers et entre les artisans intégrés en corpo-
rations el ceux non intégrés.

L'essor de la production artisanale des IXeXe siécles s'explique par Vappui accordé un
certain temps A cerLaines branches de production qui de cette manière se sont développées
artificiellement. Lorsque cet appui a cessé, les métiers ont commencé a déchoir, car le contrale
chicanier de l'Etat a créé des limites rigides au développement économique des métiers. L'auteur
n'analyse pas les causes qui ont conduit i un moment donné A la supression de certains métiers.
Nous croyons que ce probléme est lié au rdle que Varistocratie bureaucratique a joué un certain
temps A Byzance et que la décandence se peut expliquer par le fait que le pouvoir de l'Etat
a passé aux mains de l'aristocratie foncière provinciale. Celle-ci a accordé de grands priviléges
aux marchands italiens.

L'ouvrage s'achéve par une intéressante et judicieuse analyse des contradictions sociales
A Byzance aux IXeXe siécles, laquelle ne se limite point A la lutte entre les deux classes anta-
gonistes, mais s'étend également A l'investigation des divers conflits existant entre les couches
sociales.
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En caractérisant les insurrections paysannes, l'auteur distingue deux étapes. Au IX° siècle,
les insurrections paysannes (celle de Thomas le Slave, le mouvement paulicien) ont eu un carac-
Ore général et la lutte se menait envers la pression exercée par l'Etat centralisé. Les paysans
.voyaient dans la personne du percepteur un ennemi personnel. Cela explique pourquoi dans
les conditions du féodalisme à ses débuts il a existé une alliance temporaire entre les paysans

certains éléments féodaux : les paysans ne se rendaient pas compte que le féodal isolé était
tout aussi dangereux que le percepteur. De ces mouvements a profité en grande mesure l'aristo-
cratie provinciale en lutte avec Faristocratie bureaucratique, la classe bénéficiaire de la rente
centralisée.

Au Xe siècle, les mouvements paysans ont eu un caractère limité, apparaissant de règle
A la périphérie de l'Empire.

Beaucoup plus complexes se sont avérées les contradictions de la ville byzantine. D'une
part se trouvait l'aristocratie bureaucratique (improprement dénommée par l'auteur aristocratie
-constantinopolitaine), laquelle par le Livre du Préfet a conclu un compromis avec les
-couches d'artisans et de marchands, de l'autre, l'aristocratie féodale provinciale soutenue par /a
plèbe des villes. L'auteur est d'avis que le caractère expansionniste de la politique menée par les
-éléments féodaux provinciaux aurait conduit it une alliance avec la plébe urbaine, étant donné
que les guerres de conquéte apportaient à cette dernière des distributions de biens.

Nous ne croyons pas que le Livre du Préfet peut Atre considéré comme étant le résultat
d'un compromis. Toute une série d'intéréts attachaient l'artisan constantinopolitain à l'aristo-
cratie bureaucratique : les livraisons envers l'Etat, l'appui contre la concurrence des ateliers de
l'aristocratie provinciale et des marchands étrangers. Par contre, l'aristocratie bureaucratique
trouvait dans la capitale un appui politique de la part des artisans et des marchands organisés
-en corporations, ainsi qu'un revenu pour l'appareil d'Etat. Le Livre du Préfet exprime cette
.communaut d'intérets. En échange, la plébe, en majorité formée d'ouvriers non qualifiés et de
travailleurs d'ateliers, exploitée tant par l'aristocratie bureaucratique que par les artisans des
-corporations, s'est rapprochée naturellement de l'aristocratie foncière provinciale.

L'auteur examine ensuite le caractère du pouvoir impérial de Byzance. Celui-ci n'a
point représenté une force indépendante. II a agi dans le cadre de Pun ou de l'autre des grou-
pements de la classe dirigeante. U résulte de rceuvre législative de Romanos Lékapénos qu'il
aurait suivi les intéréts de l'aristocratie bureaucratique .et que Constantin Porphyrogénète,
Romanos II et Nicéphore Phocas auraient agi, par le truchement de leurs novelles, en faveur

-de /a petite féodalité provinciale. Quoique hissé au pouvoir par la grande aristocratie ioncière,
Nicéphore Phocas se serait manifesté contre elle, en limitant la propriété foncière de l'Eglise

argument peu convainquant d'après notre avis, car la limitation de la propriété fonciére de
l'Eglise signifiait en réalité de larges possibilités pour le développement de la grande proprieté
laTque.

Nous espérons que notre présentation, bien que schématique, des nombreux problèmes
-débattus par l'auteur du présent ouvrage a réussi néanmoins à fake ressortir sa remarquable
contribution. L'ouvrage Le village el la ville byzantins aim I XeXe siécles s'impose comme l'une

-de ceuvres les plus solides concernant l'histoire intérieure de Byzance.
Souvent, dans l'analyse de l'évolution des diverses institutions, la recherche a dépassé

de beaucoup les limites du temps que l'auteur s'est proposées, ce qui permet évidemment une
.meilleure compréhension des modifications survenues dans la structure de la société byzantine;
Pour fondamenter ses idées, A. P. Kajdan a utilisé un matériel riche et varié, dont chaque
finvestigateur futur de Phistoire de Byzance devra tenir compte.

E. Ft ances
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Voir, par exemple, Istoria Romdniei, vol. I, Ed. Acad. R.P.R., Bucarest, 1960,
p. 799-806; vol. II, Ed. Acad. R.P.R., Bucarest, 1962, p. 83-84, 129-130, 302-303,
850-852; vol. III, Ed. Acad. R.P.R., Bucarest, 1964, p. 389 390, 635-636; V. Costdchel,
Problema obstilor agrare in sec. XIVXV, dans Studii si cercetdri de istorie medie *,
1951, 1 (janv. juin), p. 91-110; Idem, Dezagregarea obstilor fdrdnesti fn farile romdne in
evul mediu, dans Studii si referate privind istoria Roma:del, re wile, Bucarest, 1954,
p. 753-799; M. Macrea, Procesal separdrii orasului de sat la daci, dans op. cit., p. 119-146;
I. I. Russu, Un litigiu de holdrnicie din Scythia Minor, dans « Studii si cercetfiri de istorie
veche * (SCIV), VI, 1955, 1-2, p. 75-86; A. Bodor, Contribufii la problema agriculturii in
Dacia inainte de cucerirea To:nand. Problema obstiilor la daci, dans SCIV, VII, 1956, 3-4
(juillet-décembre), p. 253-266 et VIII, 1957, 1-4, p. 137-148; R. Florescu, Agricultura ta
Dobrogea la inceputul stdpinirii romane, dans SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 367-392; H. H. Stahl,
Contrib utii la studiul satelor devalmase romdnesti, 2 vol., Ed. Acad. R.P.R., Bucarest, 1958 1956-
(le III" vol. sous presse).

2 Cf. K. Marx, Contribution à la critique de l'economic politique, Paris, 1928, p. 333 sq.
Voir aussi H. H. Stahl, Vatra satului Cornova, dans s Arhiva pentru stiinta si reforma socialA s,
X, 1-4; Idem, Preface et Nerej, un village d'une region archalque, 1939; M. G. Levin, L'ethno-
graphie el l'anthropologie comme sources des eludes historiqucs. (Sur la methodologie de l'étude.
historique des peuples realmt pas d'histoire &rile), dans Vie Congrès International des Sciences
anthropologiques el ethnologiques, tome II, Ire partie, Paris, 1964, p. 171 178; M. Bloch, Les
caractères originaux de l'histoire rurale française, 1931 ; V. SinaIskv, La cite populaire, Riga,
1924. En ce qui concerne le rapport entre la recherche sociologique concrete et l'hisloire,
voir aussi M. N. Routkévitch et L. N. Kogan, O mentoBax nohspzpentno-coquoitoeuvecKoeo-
uccneaocanun, dans «Bonpocu rjEraccAnin», 1961, 3, p. 141 150.
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PANAITESCU, P. P., Oblea fdrdneascd in Tara Rondineascif si Moldova. Orinduirea feudald
[La communauté villageoise en Valachie et Moldavie. Epoque féodale], Ed. Acad. R.P.R.,
Bucarest, 1964, 264 p.

Le probléme des communautes villageoises, de leur rdle durant les différents systémes
socio-économiques de l'histoire de la Roumanie, a constitué une préoccupation à caractère
permanent des historiens marxistes, qui se sont efforcés de mettre en lumière les divers
cdtés de cette institution, ainsi que les particularités qu'elle a imprimées au processus de déve-
loppement de la société 1 L'ouvrage du professeur P. P. Panaitescu se propose de faire une
analyse détaillée du point de vue historique et institutionnel des communautés villageoises
de Moldavie et de Valachie aux XIle XVII° siècles, c'est-A-dire A partir des premieres attesta-
tions documentaires féodales et jusqu'au moment où leur dissolution s'accentue.

L'auteur a traité le sujet en utilisant la méthode comparative-historique, dont les
caractéristiques ont été précisées dans l'introduction La méthode comparative-historique se
différencie de la méthode sociologique celle-ci n'étant cependant pas dénuée de valeur
scientifique par cela qu'elle s'adresse aux sources contemporaines et a trait au phéno-
méne historique évolutif, tandis que la méthode sociologique poursuit une reconstitution de
l'ancienne communauté sur la base des vestiges qui nous sont parvenus des temps où la com-
munauté était une institution vivante. Les formes qui se sont maintenues, provenant des com-
munautés dissoutes, peuvent, certes, constituer des indices précieux, mais ne permettent pas
un aperçu évolutif de la question * (p. 15). Une connaissance approfondie de la réalité sociale
nécessite pourtant l'utilisation d'une méthodologie complexe, fait qui nous permet de com-
prendre qu'il convient de compléter la méthode comparative-historique par la methode typo-
logique 2.

Les douze chapitres de l'ouvrage traitent Lent des questions générales, concernant la
communauté villageoise comme chainon entre la Nodalite et les systemes antérieurs et sa
place dans le cadre de l'Europe centrale et orientale, que nombre d'aspects particuliers,
lids au processus d'asservissement des communautés, l'organisation du travail en commun, les
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a Relativement A l'aspect général du probléme, voir aussi M. N. Meiman et S. D. Skazkin,
If eonpocy o nenocpeacineenitom nepexoae n OeoaaAua.ny na ocwoee pamooicenus nepeo6umno-
o6ufunnoeo cnoco6a npouaeoacmea, dans «Bonpocu LICTOINIH», 1960, 1, p. 100-115.
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confins de la communauté, la possession communautaire, la division de la terre par
avieillards a et ileum a, l'héritage, la direction de la communauté et son statut juridique, enfin
leur processus de désintégration.

Le processus dialectique du développement de la communauté villageoise comme chalnon
entre systbmes sociaux différents a une importance toute particulière 3. En s'étayant des
ètudes des classiques du marxisme-léninisme, qui voient dans la communauté villageoise une
forme évoluée de la commune primitive et de l'organisation gentilice, l'auteur montre que
l'histoire de la Roumanie a connu elle aussi une époque oa les communautés ont prédominé
eomme forme de vie sociale du peuple roumain, notamment a partir de la fin de la domination
romaine en Dacie (IIIe siècle), jusqu'aux débuts du féodalisme sur le territoire roumain
(X° siècle) ; sa thèse est fondée sur des sources qui n'ont pas été utilisées jusqu'ici relativement
i ce problème, comme c'est le cas du passage du Strategicon de Maurice concernant les esclaves
de Dacie, la Vie de Saint Sabba, etc. Le premier reléve des aspects importants relatifs aux
confédérations de communautés situées le long des vallées, liées it la constitution des premières
formations politiques et de toute une série d'aspects sociaux, et le second, le mode de vie
des membres des communautés villageoises, la responsabilité collective, etc.

De l'étude de la nomenclature relative a la communauté roumaine a acataanota et
"'stun (paysans libres), mcAactic et acta, (serf), CAA(U, (juge), sperient se 04iilid ( frères a
copropriétaires), sora et ciipeit (pauvre), Writ (collectivité) et de l'étude comparative des
communautés des Allemands, des Slaves, des Byzantins, des Hongrois, l'auteur détache (p. 63)
quelques conclusions importantes :

La vie sociale et économique de cette période était fondée sur la communauté. La
communauté, dans la forme existante chez les Roumains, est une formation villageoise terri-
toriale qui suppose un établissement permanent, lié a la possession indivise de la terre et
ayant une économie mixte : élevage et agriculture. Ainsi done, la vie de la population rou-
maine dans la période qui précéda la féodalité fut sédentaire, et non pas nomade comme
l'ont soutenu certains chercheurs bourgeois étant liée a une forme de la possession de la
terre en commun, par la collectivité. La possession en commun de la terre en formes
stables permet de garder la communauté it travers les sibcles avec certains restes du temps
du système gentilice. Cette forme de possession ayant des twines très anciennes dans le
système gentilice, sa survie dans les étapes ultérieures montre une continuité de la vie du
peuple it partir de la commune primitive jusqu'au féodalisme.

Etant donné la base de la vie économique et sociale de la population roumaine
avant le régime féodal, la vie pastorale, c'est-i-dire la transhumance des moutons, depuis et
jusqu'aux places oa habitaient les propriétaires de troupeaux, ne peut pas avoir l'impor-
tance que lui attribuaient par le passé une série d'historiens et de linguistes pour la formation
du peuple roumain. Celle-ci est née aux communautés territoriales, qui s'étendent sur toute
aire, tandis que les bergers transhumants sont seulement une annexe économique de ces com-
munautés et non pas un élément constitutif du processus de formation du peuple roumain.

L'ancienneté des communautés territoriales en Transylvanie, Valachie et Moldavie
montre que l'aire de formation du peuple roumain s'étend sur tout ce territoire et qu'il s'agit
d'une continuité des éléments autochtones depuis les temps les plus reculés.

La terminologie d'origine latine et thrace du roumain relative a la vie de la commu-
nauté paysanne montre que les racines de celle-cl doivent are recherchées dans l'antiquité.
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4 Voir, par exemple, M. N. Friedenburg, Cu prioire la istoria °Wei in Balcani, dens
Probleme de istorie *, 2, 1963, p. 190-221. Cf. aussi H. H. Stahl, Contribufii la studiut

satelor deoillmaqe ronulneqti, vol. II, Ed. Acad. R.P.R., Bucarest, 1959, Hie partie, chap. ;

Val. Georgescu, Alte albanische Rechtsgenossenschaften, dans e Revue des etudes sud-est euro-
péennes *, 1, 1963, 1-2, p. 69-102; Rad. Ioanovie, Katunska naselja na manastirskia
vlastelintnima, dans 4 Istorski Casopis *, V, 1955.
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e) La terminologie relative A la communauté et l'organisation ressemblante, jusqu'aux
details, de la communauté roumaine avec les communautés de l'Europe centrale et orientale
montrent que le peuple roumain s'est trouvé dans un contact permanent avec tout le continent.

Une etude comparative avec les communautés albanaises aurait permis d'établir cer-
taines ressemblances particuliérement intéressantes et beaucoup plus anciennes, par exemple en
ce qui concerne les patronymics, la formation des cuturi (hameaux), ainsi que les modalités
de passage de l'organisation gentilice à l'organisation territoriale 4.

Mais la contribution la plus importante de l'ouvrage est celle qui a trait It l'apparition
du féodalisme dans les pays roumains. En commençant avec le Xe siècle, l'auteur établit une
premiere dissolution des contraunautes, du sein desquelles se détache, en s'enrichissant par
la possession des bestiaux et d'autres formes de biens, une classe dirigeante qui accapare les
rentes en nature et en travail des paysans. Cette accaparation date d'avant la formation des
Etats léodaux Valachie et Moldavie et d'avant la penetration des féodaux hongrois en Tran-
sylvanie. Dans tous les trois pays, les membres de la classe féodale s'appelaient knezes. Ce
n'est qu'aprés la formation de l'Etat que le terme de kneze, et en partie sa situation sociale,
aient évolué. Les boyards se différenciaient des knezes seulement par le fait qu'ils jouissaicnt
d'un privilége princier ; une partie des knezes, n'ayant pas pu se procurer des privileges, abou-
tissent à une situation inferieure ou bien ils tombent (en Valachie) dans les rangs des paysans
libres, simples travailleurs de la terre. De ce point de vue une analyse de revolution de cette
institution, avec ses particularités en Moldavie, aurait été bienvenue.

On doit retenir la conclusion de l'auteur, notamment que l'étude de la formation de la
propriété des knezes, qui est une possession de type féodal provenant du point de vue
économique de la communauté, montre que les débuts de la possession des boyards, de la
formation du domaine Modal, se sont bases sur une contrainte et non pas sur une situation
de droit. La fondation des Etats léodaux roumains est le résultat de ravénement de cette
classe et non pas ainsi que le croyaient les historiens bourgeois la consequence de la
formation de l'Etat.

11 convient de souligner aussi l'aspect juridique du probleme, à savoir que le pouvoir
favorisait toujours le processus d'asservissement des communautés par les boyards, non seule-
ment par les jugements du divan et des hauts fonctionnaires, mais aussi par l'adoption par l'Etat
des anciennes institutions qui jadis gardaient rintégrité et la liberté des communautés, tels
le droit de preemption, les cojurateurs et autres, mais avec un contenu change. Ces insti-
tutions qui reçoivent maintenant un caractère de classe se sont retournées avec le temps
contre les communautés, en devenant un instrument de l'asservissement de celles-ci par les
voivodes, les boyards et les monasteres.

Une importance capitale acquiert la precision que fait l'auteur en combattant les
theories plus anciennes à savoir que les communautés peuvent etre définies seulement en
tant que 4 communautés de travail *. Ce caractere primordial de la communauté entrame ruti-
lisation en commun de la terre du village, la distribution des droits de propriété, la direction
collective et, en general, toutes les institutions de la communauté.

En prenant cela comme point de depart et en analysant minutieusement la structure
et l'organisation des communautés, l'auteur montre qu'elles ont passé revolution étant très
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lente des formes d'une indivision absolue quand les parcelles destinées A chaque famille
étaient tirées au sort annuellement aux formes de droits inégaux sur la terre de la commu-
nauté, résultant d'héritages, achats, dots. Aux débuts, les droits portaient sur certaines por-
tions (pirli, delni(e alese) pourtant non délimitées dans la terre de la communauté. La première
division des terres de la communauté quand certains chefs de collectivités se détachèrent l'un
de l'autre, s'est concrétisée par rapparition des démarcations par lignées familiales et lanières
mesuré es en stinieni (mesure de longueur). Enfin, la division par o parcelles constitue,
d'après l'avis de l'auteur, la preuve de la dissolution en propriétés privées (familiaires) des
terres des villages de paysans libres. Pourtant la division de la terre en parcelles marquées
sur le terrain n'a pas signifié la dissolution complète des communautés, car de vastes aires
de la terre du village étaient encore utilisées en commun : la for6t, les eaux, les moulins et
les pA turages. De mAme, c'est la direction de la communauté (presque toujours collective)
exercée par les bonnes et vieilles gens * qui décide sur les débuts des travaux agricoles, sur
les ensemencements des différentes parties de la terre des villages.

Tout en mettant en valeur la thèse marxiste-léniniste relative au double rdle des com-
munautés villageoises positif, par les possibilités de freiner l'asservissement féodal et négatif,
par le fait qu'elles condamnaient l'économie rurale A des formes figées l'auteur montre
que dans les pays roumains la communauté a joué ce premier rAle A r époque féodale, en
premier lieu par sa solidarité. Il étaye cette affirmation surtout de deux faits qui se déta-
chent de révolution de la communauté dans l'histoire de la Roumanie. En premier lieu que dès
les débuts du feodalisme et jusqu'au XVI° siècle la communauté asservie par les boyards a
gardé sa structure intérieure ainsi qu'une série de prérogatives (les delnite petites propriétés
héréditaires des families, le droit d'utiliser la fora, les eaux et les pAturages en commun, la
participation i la justice du propriétaire du domaine). Le second fait qui doit Atre pris en
considération est que les pays roumains ont été parmi les quelques pays ayant gardé la forme
de la possession communautaire jusqu'au début du XX° siècle, A répoque capitaliste, ce qui
montre que les villages de paysans libres constitués en communautes n'ont pas pu are tota-
lement asservis, malgré ravidité des boyards envers les bras de travail, et ont réussi A main-
tenir leur liberté, A la différence de rasservissement total des villages communautaires de
la plupart des pays de l'Europe médiévale. Enfin, l'histoire de la paysannerie roumaine ne
peut done pas Atre séparée de l'histoire de la communauté parce que, après l'asservissement
Modal, apres que les villages fussent entrés dans les mains des féodaux, la communauté a
continué d'exister, comme communauté asservie, il est vrai, mais comme une organisation réelle
et effective tant en ce qui concerne le processus de production que sa structure intérieure.

L'élément économique qui contribua le plus A la dissolution de la communauté dans
les pays roumains, en commencant par la seconde moitié du XV° siècle, a éte le développe-
ment des rapports marchandise-argent et la course après les produits destinés au marché.
Les rapports marehandise-argent ont entramé la différenciation de fortune A rinterieur de
/a communauté, ainsi que l'accaparation massive des villages de paysans libres par les boyards
et les monastères. La communauté asservie a fini par perdre ses droits sur la terre, qu'elle
avait encore au début ; les paysans sont liés A la terre, ils peuvent Atre vendus individuelle-
ment, déplacés d'un domaine it un autre. Ce processus d'asservissement des communautés
ne s'est pas produit sans la résistance acharnée des paysans, la lutte de classe ayant pris
les formes du jugement entre les paysans asservis et les boyards accaparateurs, tenu devant
le divan (où pourtant ils n'avaient pas l'espoir de gagner), du déguerpissement en masse,
de la participation aux grands mouvements de la paysannerie asservie.

Une autre idée qui ressort clairement du livre est que rimportance de rétude de la
communauté paysanne A répoque féodale découle non seulement du rille de lutte et de résis-
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5 A ce propos particulièrement intéressantes sont les discussions portées en Pologne concer-
nant les grandes families nobiliaires de MaLovie. K. Tymieniecki a expliqué e la solidarité
de parenté par une liaison gentilice maintenue jusqu'au féodalisme (Procesg tworcze formo-
wania sie spoteczenstwa polstriego w wietrach srednich, Varsovie, 1921; idem, Plemionas i
e gniazda *. Prazyczmyek do dziejiw zaniku ukladu rodowopatriarchalnego i umaciiania sie ukladu
feudalnego Pisma wgvbrane, Varsovie, 1956; idem, Problemg feudalizmu, dans cRaczniki
Historyczne*, XXV, 1959; idem, Genlyzem (Ustroj rodowy). Czy feudalizm?, dans e Przeglad
Historyczny *, III, 1961, 3, p. 547 561), pendant que d'autres chercheurs expliquent ce
phénomene par un rapide accroissement du nombre des membres de la famille (J. Nowacky
Ghiazdo, Paniaczat s-Diliwow, dans lt Niesieczwik Heraldyczny *, XI, 1931; J. Bardach,
Uwagi o radowym * ustroju spoleczenstrwa i prawie blizszosei w Polsce sredniiowiecznej, dans

Czasopismo Prawno-Historyczne *, IV, 1952; J. Adainus, Kazimierz Tymienieckg i jeje dzieto,
op. cit., X, 1958; S. Russocki, Mazowieckie rody gniazdowe. Kilka uwag w sprawie, dans

Przeglad Historyczny *, LXX, 1961, 1, p. 1-11).
6 Cf. B. T. Campina, Le problème de l'apparition des Elats flodaux roumains, dans

Nouvelles eludes d'histoire.. ., vol. I, Ed. Acad. R.P.R., Bucarest, 1955, p. 181-207. Voir
aussi Gyorffy G., A magyar nemzetségtöl a vdrmagyeig a törzstöl az orsagig, dans s SzAzadok
LXXXX, 1958, 3-4 et 5-6; Lederer Emma, A feudalizmus kialakuldsa Magyarorszagon,
Budapest, 1959.
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tance contre l'oppression féodale, mais aussi de la puissante influence exercée sur les institu-
tions féodales par l'organisation des communautés territoriales. La justice princiére est forcée
d'adopter certaines formes de l'ancienne justice des communautés, la procedure de jugement
avec des jurés, des assemblées populaires de justice et de procedure utilisées par la communauté.
C'est lit un aspect de la penetration des institutions de la communauté dans les insti-
tutions féodales. De meme, l'institution de la composition (le rachat des crimes), les insti-
tutions fiscales, telle la responsabilité collective des villages pour les taxes qu'ils étaient
obliges de payer, ce sont des institutions communautaires, adaptées, avec un changement de
contenu, aux besoins de l'Etat féodal. Et mame la propriété féodale de la terre et des villages
prend chez les Roumains la forme de la communauté. Les boyards ne possédaient pas au
moyen age leurs propriétés individuellement, mais en commun avec leurs frères, leurs fils
et leurs cousins, ce qui signifie que parallèlement à la communauté paysanne il y avait aussi
une communauté des boyards 5. La vie de la société féodale roumaine a été ainsi profondé-
ment marquee par les institutions des communautés.

L'étude s'achève avec le milieu du XVII° siècle qui, selon l'avis de l'auteur, constitue
un moment important et décisif dans r evolution historique des communautés, et quoi qu'elles
ne se soient pas dissoutes complétement jusqu'A cette époque car sous une forme plus faible,
elles ont continué à exister, celles asservies jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et celles libres
jusqu'au commencement du XXe siècle la phase importante, la phase oil les communautés
villageoises prédominent, s'acheve au milieu du XVIIe siecle.

Géographiquement, l'ouvrage se borne à s'occuper de la communauté villageoise en
Valachie et en Moldavie. En Transylvanie la situation est en quelque sorte différente car
selon l'avis de l'auteur e la communauté paysanne chez les Roumains soumis au règlement
medieval de la Hongrie connait d'autres caractéristiques et d'autres périodes chronologiques,
dues non seulement aux circonstances d'un pouvoir étranger, de l'apparition d'une classe de
féodaux conquérants venus du dehors par-dessus la communauté autochtone, mais aussi
revolution économique differente du point de vue chronologique, du fait qu'ici le develop-
pement des vines a été plus précoce et plus puissant (p. 14). LaTransylvanie aussi offre des aspects
intéressants en ce qui concerne la formation du domaine Modal 6, les formes d'asservissement des
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communautés et leur lutte de liberation 7, le mode d'organisation des communautés villageoises
et les techniques de travail 8.

Par la richesse du materiel, la méthode rigoureusement scientifique employee par l'au-
tear et par la elarté de ses conclusions, l'ouvrage Oblea fdrdneascd In Tara Romaneascd f i Moldova
contribue d'une manière compétente à enrichir la litterature de spécialité et constitue un très
utile instrument de travail. Le volume comprend des résumés en russe et allemand.

Liviu P. Marca

Typcnu uaeopu aa a aymcmeomo u apa.uujerneomo ea Maneamu f a (1650-1700) ( Sources
turqu es concernant le mouvement des haldoues et des aramines en Macedoine
(1650 1700)), Instant d'histoire nationale, Scopje, 1961, 140 p.

Le brigandage des liaIdones comme forme de combat des classes exploitées typique aux
Balkans et à tout le sud-est européen a été peu étudie jusqu'il present sur la base de
documents.

C'est pourquoi l'initiative de l'Institut d'histoire nationale de Scopje de produire les
sources turques concernant les haldoues de Macedoine dans la seconde moitié du xvize siècle
doit dtre considérée comme une des plus sérieuses contributions it la connaissance de ce
problème.

Le livre contient une etude introductive (p. 5-9), 130 documents (p. 11-102), 13
fae-similés (p. 103-115), un glossaire de mots turcs (p. 116-118), index de noms et d'insti-
tutions (p. 119-130), ensuite la liste des registres de documents en langue macedonienne
(p. 131-135) et en français (p. 136-140).

Les documents sont pris aux Archives d'Etat de la Republique Socialiste de Mace-
doine et proviennent des sceaux de la maison du Cadi de Bitolj. Le texte des sources est
publié en traduction macédonienne faite par le Dr Alex. Matkovski. Pour la plupart des cas
ce sont des ordres émanant directement de Constantinople, le reste n'étant que des disposi-
tions des organes locaux ou des procès-verbaux, des sentences prononcées par les autorités
juridictionnelles, des depositions contre les haldoues, des réclamations, des garanties des habi-
tants, des engagements de poursuite.

De ce materiel il résulte que les haIdoues opéraient sur un trés vaste territoire corn-
prenant des sandjaks entiers. Par exemple, en 1679 on ordonne de Constantinople la poursuite
des haidoues en de nombreuses contrées, y compris les sandjaks de Salonique, Janina, Vutchitrn,
où ils avaient réussi à pénétrer jusque dans les hasses impériaux, dans les vacufs du sultan,
dans les ziamettes et timares (p. 69-70, 89). Les haidoues apparaissent fréquemment dans les
regions de Bitolj (p. 15, 18, 20, 27), Roumélie (p. 13, 16, 70, 80), en Morée (p. 12), dans toute
l'étendue comprise entre Rousse et Valona (p. 14). De 1676 tt 1679 il y a une série d'ordres
semblables pour plusieurs provinces.

D'ordinaire les haIdoues attaquaient les immeubles, les caravanes, les percepteurs, voire
/a trésorerie de l'Etat pendant le transport. En 1669 une bande de haldoues a attaqué le

7 Voir Din istoria Transilvaniei, vol. I, Me ed., Bucarest, Ed. Acad. R.P.R., 1963;
St. Pascu, Rdscoalele fdreineqti din Transilvania, Cluj, 1947.

8 Cf. R. Vuia, Le village roumain de Transylvanie el du Banal, Bucarest, 1937 (extrait
de La Transylvanie); E. Lazea, Agricultura In Transilvania In secolul al XI V-lea, dans s Studii t,
XVII, 1964, 2, p. 249-275.
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convoi du comfier de la Sublime Porte envoyé en Herzégovine pour annoncer la victoire des
Turcs à Candia (p. 48).

Les bandes étaient composées d'habitude de 10 it 12 haldoucs. Souvent elles en comp-
talent 40, 50, 70 ou 80 (p. 32, 44, 98). Ces grandes bandes étaient organisées par bouloucs
(p. 70, 80) ou par balracs (p. 99), it cheval ou à pied. Les actions de telles forces provo-
quent l'inquiétude de la domination ottomane. En 1686 les forces des hardoues organisées en 6.
baIracs de 100 A 200 hommes chacun, opèrent e en plein jour..., poussent les rebellions A.
l'extreme... * (p. 87). La consequence : s L'agriculture et le commerce ont été paralyses et
les impdts s'encaissent avec peine * (ibidem).

D'ailleurs la notion de haTdoues est presque toujours associée à celle de rebelle. Un tas.
de chefs célébres de haldoues étaient caractérises par des phrases comme celles-ei : il tend
faire émeute dans le pays ; il est actif dans l'organisation des rebelles ; il a fait une révolte
etc. Le cas du haldoue Marco de Boite (Bitolj) est typique en ayant fomenté pendant 15 ans.
(1654-1669) des rebellions et des actions subversives. e Non seulement il refuse de payer l'impdt
qu'il doit au Sultan mais il incite les autres à faire de meme *. s En provoquant des désordres.
il a fait tarder la perception des imp8ts pour l'année 1079 (ére musulmane) (p. 41).

A la meme époque s apparurent des rebelles brigands et haldoues * dans l'espace com-
pits entre les points extremes Salonique, Roussé, Kustendil et Lépante (p. 45-46).

Les autorités turques se voient contraintes de prendre des mesures pour étouffer le
mouvement des haldoues allant jusqu'A la mobilisation s de tous les braves combattants aptes-

ceindre l'épée * (p. 53).
La population vient au secours des haidoues sous différentes formes (p. 16, 65, etc.).
La plupart des haidoues et leurs chefs sont chrétiens et pour ces raisons ces derniers sont

exclus des martoloz (p. 95), on leur defend de posseder des armes (p. 88), etc. Pourtant le.
nombre des haIdoues musulmans n'est pas petit non plus. Ceux-ci provenaient des classes-
pauvres et ils participaient aux actions des haldoues. C'est là justemcnt une des constatations.
nouvelles qui résultent de ce materiel documentaire : le mouvement des haidoues entrame les.
elements combattifs de la classe exploitée sans égards quant à la nationalité ou à la religion.
Ccci est pour corriger l'opinion générale erronée selon laquelle les haidoues dans les Balkans.
auraient constitué un element depourvu du caractère de classe et n'auraient combattu que la
domination turque. C'est pourquoi l'intensification du combat des haidoues indique, dans une
certaine mesure, le degre d'exploitation féodale et de decomposition de la société féodale
turque *.

A eel lc epoque (Mlle l'action des liaTdoues est de nature sociale. Ce n'est qu'au,
X IN.° siecle qu'elle revel un caractère politique et, pendant les derniers dix ans du meme siecle,
elle va fusionner en Macedoine avec le mouvement de liberation nationale.

Les documents hires de Scopje, publiés dans le present recucil, marquent une page
importante de l'histoire de l'action des lialdoues et contribue en grande mesure A une plus.
juste connaissance de son envergure.

Saca lancovici

DAVIDSON, R. 11., Reform in the 011oman Eznpire, 1856 1876, Princeton University Press,.
1963, XIII 479 p.

C'esi l'année passee qu'esl parue aux Elals-Unis, sous les auspices de l'Université de
Princeton, la monographie de l'bistorien americain H. Davidson consacrée à la période de refor-
mes des années 1856 1876, connue dans l'histoire de l'Empirc ottoman sous le nom de Tanzimat.
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Comme il ressort de la préface, ce travail est le fruit d'un labeur de longue haleine, car
il a fallu a l'auteur parcourir une abondante documentation, non seulement imprimée (quel-
ques 600 titres de livres et articles), mais aussi inklite, des Archives des Etats-Unis d'Ainé-
rique, de France, d'Angleterre, de Suisse et d'Autriche. Certes, l'impossibilité de se livrer it
des investigations dans les Archives de Turquie comme le note Davidson a constitué une
lacune sérieuse. Quoiqu'il en soit, cette monographie s'impose comme le travail le plus itnpor-
tant qui ait été consacré à cette période.

Le t Tanzimat s représente l'une des (poques inléressantes et pleines d'agitation de-
l'histoire turque. L'auteur a tenu a préciser dès le début qu'elle ne constitue qu'une phase
de la question d'Orient, mais qu'elle est le résultat d'un long processus intérieur. A l'appui de-
cette affirmation, il passe en revue les événements majeurs qui jalonnent l'histoire de l'Empire
ottoman.

A la fin du XVIII° et au début du XIXe siècle, la Turquie représentait un Etat enkysté-
dans les normes de la vie féodale. Alors que le reste de l'Europe avait connu les grandes décou-
vertes, la Renaissance, l'humanisme, la révolution industrielle, l'Empire ottoman représentait
une société pétrifiée,dominde par les préceptes de la religion musulmane.

Dans la première moitié du XIX siècle, des sultans comme Sélim III ou Mahmud
II ont contribué à débloquer le chemin des réformes ultérieures grace aux mesures qu'ils adop-
tèrent (destruction de la puissance des janissaires en 1826, fondation d'écoles de différents
degrés, création de la chambre des traducteurs terciime odasi). Et cela en dépit de leur
caractère rudimentaire.

Un moment insigne de la période précedant l'Hatti-Hilmayun de 1856 est marqué par-
l'Halt-i-erif de 1839, promulgué lorsque Ab dul-Medjid Ier monta sur le tram. Il est rceuvre-
d'hommes formés à l'école de l'Occident (alafranga effendi), un ReOd Paella, un Fuad Pacha,.
et un Ali Pacha, et il comprend, en essence, les points suivants :

garantie du droit a la vie et à la propriété de tous les sujets, indifféremment de leur
religion ;

élaboration d'un nouveau système fiscal ;
service militaire obligatoire.

La période 1839-1856 constitue le début du Tanzimat. Elle se caractérise par des taton-
nements, des demi-mesures, et aussi par une réaction manifeste à l'égard de toute innova-
tion de la part des iilema, des fonctionnaires provinciaux et du haut clergé chrétien désireux.
de maintenir son ascendant sur la population chrétienne. La guerre de Crimée marqua l'accrois-
sement de l'influence et de l'ingérence directe des Puissances occidentales dans les problèmes
intérieurs de la Turquie it un tel degré que R. Davidson considère que la constitution du
Conseil du Tanzimat en 1851 et l'élaboration de l'Hatl-i Hilmagun de 1856 sont, dans une large
mesure, le magnum opus. de Stratford Canning, ambassadeur de Grande Bretagne it Istanbul-

Comparé au Hatt-i4erif de 1839, l'Hatt-i Hilmayun de 1856 signifie indiscutablement
un pas en avant. On apprécie maintenant le régime des musulmans dans l'Empire, le déve-
loppement des rapports économiques avec l'Occident, la nécessité d'une législation adéquate
pour l'époque, etc.

L'esprit conservateur inspiré par la loi sainte de l'Islam (serial) a rendu les Turcs peu,
réceptifs en général, sinon méme hostiles it toute innovation, surtout sous le rapport législatif.
Les critiques les plus Apres de l'Hatt-i Hiimayun furent les représentants des classes domi-
nantes, qui reprochalent à ses initiateurs l'ingérence de l'Occident dans les affaires de l'Em-
pire, ainsi que les droits trop larges accordés aux non-musulmans. Accepter les réformes, sou-
tenaient-ils, signifie reconnaltre ipso facto les manques de la société ottomane et emprunter
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Les idées d'une société représentée par les chretiens en Occident, constituait quelque chose
d'incompatible avec la dignité ottomane.

L'application, dans ces conditions, de l'Hatt-i Hihnayun s'avéra particulièrement difficile.
L'auteur s'occupe en detail des personnes qui durant 15 ou 20 ans furent les initiateurs

des réformes du Tanzimat et qui personifiérent l'administration ottomane tels Resid Pacha,
Kibrisli Pacha, Fuad Pacha, Ali Pacha. La collaboration entre ces derniers, la façon dont
ils se complétérent les uns les autres, constituérent un facteur d'équilibre pour la politique
du Tanzimat.

L'applicatiort de l'Hatt-iInlay= s'avéra extramement malaisée en raison du carac-
Ore hétérogène de l'Empire. Les différentes provinces dont il était forme jouissaient d'une
certaine independence, mais is des degrés divers. Ajoutez encore h cela l'opposition constante
h la réforme de tous les représentants des classes dominantes.

Hilazzayun se rapportait aux aspects suivants
la question du service militaire des non-musulmans, qui suscita une foule de

discussions. La formule finale fut qu'ils continueraient it payer la taxe d'exemption.
le regime de la propriété agricole, qui connalt maintenant un règlement par suite de

la delimitation des propriétés du type mine (propriété de l'Etat), mink (propriétés parti-
culiéres), vaklf (propriétés des communautes religieuses).

organisation des mild.
L'auteur se livre à une analyse judicieuse du regime des communautés non musulmanes

de l'Empire, qui lui permet de montrer que la protestation des Puissances occidentales devant
le traitement auquel elles étaient somnises est denude de fondement étant donne que les ques-
tions de ce genre attendaient encore de recevoir une solution dans maint pays d'Occident
(L'Angleterre et la question irlandaise ; les Etats-Unis et le problème des Noirs, etc.). Dens l'Emp ire
-ottoman les exploiteurs étaient aussi bien des musulmans que des non-musulmans. R. Davidson
fait observer que, sous le rapport social, il n'était pas question d'une opposition entre musul-
mans et chretiens. Les communautés non musulmanes, celles des Arméniens grégoriens, des
Grecs, des Juifs, des Bulgares n'étaient point homogènes, mais fortement stratifiées du point
de vue social. Leur reorganisation a contribué, selon l'auteur, is la cristallisation de l'idée
nationale.

Reorganisation de l'administration provinciale (1864-1867). Un rale de premier plan
dans ce domaine revient à Midhat Pacha, l'un des auteurs de la constitution de 1876. A
l'ancienne delimitation administrative de l'eyalet succède celle des vilayet, sancak, khaza, nahge
et hariye et respectivement des autorités appelées vali mulasarif, kaymakan, mitddr. Inau-
guration en 1864 du systéme electoral censitaire. Reorganisation de l'administration centrale.

Organisation de l'enseignement publique, réalisée dans une large mesure sous l'influence
française.

Les réformes effectuées dans l'esprit de l'Hatt-i Hilmayun de 1856 n'atteignirent guére
que partiellement le but propose. La corruption, la negligence, l'instabilité administrative (s les
'Tuns changent leurs gouverneurs comme nous changeons de chemises observait un voyageur
allemand) et aussi un certain fanatisme religieux continuèrent à saper la société turque.

L'opposition aux réformes préconisées et réalisées par les hommes du Tanzimat, outre
la resistance sourde que l'on sentait couver partout, trouva expression également dans les
critiques ouvertes des Nouveaux Ottomans (ieni Osmanlilar). Appelés plus tard, aprés 1889, du
nom de Jeunes Tuns, lorsqu'ils organiscront l'opposition à Abd ul-Medjid, ils manifestèrent
leur mécontentement au sujet du Tanzimat en déployant une vive activité dans la presse de
Turquie ou de l'étranger. Groupés autour de Mustafa Fazil Pacha, les Nouveaux Ottomans, dont
les plus remarquables furent Mehmet Bey, Mantle Bey, Nuri Bey, Ziya Bey, etc., s'opposaient,
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bien que formes dans les écoles d'Occident, aux immixtions de l'Europe dans les affaires
de l'Empire. Sur le plan politique, les Nouveaux Ottomans recherchaient, tout comme les
promoteurs du Tanzimat, des solutions permettant de combiner les idées novatrices empruntées

l'Occident avec la conception religieuse de l'Islam *eta°. Ils se dressaient contre la formule
de gouvernement adoptée par Ali et par Fuad, mais sans posséder leur énergie et surtout leur
experience. L'auteur releve l'importance de la contribution des Nouveaux Ottomans it la renais-
sance culturelle de la Turquie. En 1867, leurs actions devenant plus vigoureuses, ils sont
forces de s'expatrier et de continuer leur activité à Paris. Leur groupe tomba en decomposition
en 1870 lorsqu'une partie d'entre eux accepterent les avances qu'on leur faisait et rentrerent
dans leur pays oÙ ils occuperent dans radministration des postes divers.

La période d'avant la constitution celle des années 1871-1875 est caractérisée
par un chaos administratif, de frequents remaniements du gouvernement, l'ingérence mani-
feste de certains diplomates (celle de l'ambassadeur russe Ignatiev, par exemple), des demons-
trations des étudiants (sops). A cela s'ajoute ensuite la crise financiere, des calamités natu-
relles, des concessions onéreuses. C'est une période oil la contradiction entre la tendance
qu'ont certains groupes politiques de revenir aux regles de l'Islam en matière de gouverne-
ment et de lutter contre l'Occident et d'autres personnes désireuses de continuer à moderniser
la Turquie se fait sentir avec plus de force. Ces deux tendances engendreront pendant cette
periode une cerlaine xénophobie.

En 1872, le poste de grand vizir est occupé, pour quelques mois, par Midhet Pacha qui
esquissa un plan d'organisation constitutionnelle de l'Empire et celui de son éventuelle fede-
ralisation. SeIon ce plan, la Roumanie et la Serbie auraient connu au sein de l'Empire un
regime analogue à celui de la Bavière et du Wiirtemberg dans les frontières de l'Empire
all emand.

La période d'instabilité politique atteint son point culminant en 1876, o l'année des
trois sultans s. L'auteur s'occupe ici à loisir des circonstances qui présidèrent au détrdnement
d'Abdillaziz, à l'ascension au tram de Murad et à sa chute et, enfin, à la proclamation d'Abd
ul-Medjid II. Il nous présente les hommes politiques qui préparèrent ces changements ainsi
que la proclamation de la constitution. Ceci représentait, selon l'affirmation de l'auteur, un
compromis momentané. Conformément it la constitution, la personne du sultan est sacrée,
jouit de pouvoirs illimités pour ce qui a trait à la nomination ou destitution des ministres.
Pour le reste, on y insere les articles accoutumés d'une constitution bourgeoise : liberte de la
personne, liberté religieuse, liberté de la presse o dans les limites de la loi o, etc. L'une des
premières mesures du nouveau sultan Abd ul-Medjid fut d'écarter Midhat Pacha. Avec cela
l'auteur estime close l'époque du Tanzimat.

La conclusion de ce livre fait voir que les réformes du Tanzimat représentent l'effort
d'un groupe d'intellectuels de formation occidentale qui essaya d'introduire dans une société
inapte à les recevoir des institutions du type moderne. Le fait explique également l'échec
de multiples actions ou leur succès partiel. Considérée dans cette perspective historique,
l'époque du Tanzimat a représenté une période de tatonnements sur le chemin menant
la transformation de la Turquie en un Etat bourgeois. Cette période a precede les réformes
réalisées plus tard, au XX° sleek, sous la conduite d'Atatark.

Un glossaire, un appendice, une liste bibliographique de 38 pages et un index achèvent
le volume.
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Modifiée par la loi n° 5377 du 3 mai 1949 qui a abrogé les articles 6, 7 et 8.
2 La Banque Imperiale Ottomane, investie depuis 1863 du privilege de l'émission des

billets de banque, était une institution financière à capital anglo-français. La Banque Natio-
nale de Turquie Turkiye Milli Bankasi *), fondée en 1909, avait comme principal actionnaire
Je financier anglais Sir Ernest Cassel, cf. Karl Kienitz, Tiirkei, Anschlup an die moderne
Wirtschaft unter Kemdl Atatark, Hamburg, 1959, p. 127-128.
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Si l'on tient comple de la situation particuliere de la Turquie à l'époque, les réformes
du Tanzimat sont incontestablement rceuvre de personnalités politiques a non pas celle de tout
un groupe social. Néanmoins, l'auteur, à notre avis, insiste trop 1A-dessus ainsi que sur les
conflits qui survinrent entre eux et les sultans. Par ailleurs, bien qu'il declare ne pas vouloir
s'occuper de l'influence occidentale en Turquie à cette époque, il utilise pour exprimer la
notion de modernisation le but final que se proposait le Tanzimat le terme de wester-
nisation occidentalisation ce qui limite, croyons-nous, quelque peu la portée des trans-
formations opérées dans la société turque par les réformes du Tanzirnat.

L'ampleur de sa documentation, la fluence de son style, les faits présentés de manière
bien enchalnée font de la monographie de l'historien américain un travail aussi remarquable
que savant, dont la valeur est indéniable.

Georgeta Penclea

INAN, RESAT, Die Zentralbank der tiirkischen Republik und ihre Rolle bei der wirtschaftlichen
Entwicklung der Tiirkei, These de doctorat es sciences économiques, Université de
Tubingue, 1961, XII + 127 p., Stuttgart.

La Banque Centrele de la Republique turque (Trirkiye Ciimhuriyet Merkez Banka§i),
créée en vertu de la loi 1715 du 11 juin 1930', devait constituer un des principaux moyens
d'ordre financier pour assurer, A répoque du gouvernement de Mustafa Kemal Atatiirk, !Faeces-
sion de la Turquie à l'économie moderne. Cette bartque ayant du point de vue juridique le
statut d'une société par actions au capital de 15 000 000 livres turques, souscrit entierement
par des institutions publiques, des banques et des personnes physiques domiciliées exclusive-
ment en Turquie et de nationalité turque est entrée officiellement en fonction le 3
ectobre 1931.

La creation d'une institution centrale d'émission de caractere exclusivement turc, repon-
dait tout d'abord au desk de mettre fin aux anciennes immixtions internationales qui avalent
pesé sur les finances de l'Empire ottoman 2, et meme de la jeune Republique turque depuis
1923, jusqu'A sa complete liberation de toute influence et de tout privilege économique étran-
ger. Mais cette institution, qui avait comme principale mission de contribuer dans l'avenir au
développement économique du pays, a aussi subvenu dans la plus grande mesure au finan-
cement interieur de l'industrialisation de la Turquie contemporaine.

Les 30 ans d'activad de la Banque qui viennent de s'écouler sont intimement lies
aux différentes étapes parcourues par l'édification et le développement du nouvel Etat turc

tout d'abord sous l'impulsion de son fondateur, Mustafa Kemal Atatiirk. Cette activité a
fait l'objet d'une récente etude presentee par le Dr Resat Inan comme these de doctorat
la Faculte de Droit et des Sciences économiques de l'Université de Tubingue. L'ouvrage inti-
tulé La Banque centrale de la Republique turque et son rôle dans le dioeloppement economique
de la Turquie est suivi d'une riche bibliographie ainsi que d'une annexe qui reproduit en
français le texte de la loi n° 1715/1930. Les trois parties qui le composent, quoique ayant dans
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la plus large mesure un aspect preponderant de technique bancaire, nous présentent toutefois
-des faits d'une réelle importance pour une meilleure comprehension de revolution économique
.et politique de la Republique turque.

En vertu de la loi organique, le r5le assigné à la Banque centrale était de fixer le
taux de rescomple, de régulariser le marché monétaire et la circulation monétaire ; de faire
les operations de trésorerie ; de procéder, en accord avec l'Etat, à l'adoption de toutes les
mesures destinées à assurer à l'avenir la stabilité de la monnaie. Une des premières et des
plus importantes charges de la nouvelle banque était d'assurer la stabilisation monetaire, ainsi
que remission d'un nouveau billet de banque de la Republique turque, afin de remplacer
des anciens billets de la Banque ottomane institution privilégiée it capital étranger, qui avait
rempli les foncLions de banque d'émission dans le cadre de l'ancien Empire ottoman. La
souscription du capital initial de 15 000 000 liv. tq., ainsi que la stabilisation de fait de la
monnaie en circulation et la couverture en or et devises des nouveaux billets, a été réalisée
avec des ressources intérieures, exclusivement turques, sans aucun recours aux credits étran-
gers. On a mis en evidence à jusle titre le fait que la nouvelle Turquie avait recherché
et obtenu, à cette date, l'entière indépendance de sa politique monétaire, en rejetant toutes
les offres de credit et de participation qui lui avaient été failes par différents pays a.

La Ire partie, intitulée e La fondation de la Banque centrale de Turquie et snn action
sur le marche financier turco, nous donne un apercu de rhistorique de la Banque et analyse
sa competence et son action en matière de credit. En outre des operations courantes, commer-
-ciales et de credits agricoles, elle pouvait aussi faire des operations de credit en faveur de
l'Etat ouvrant des comptes et accordant des avances à ses entreprises économiques. Suit
J'étude du système bancaire existant à cette date en Turquie, sa capacité fonctionnelle sur le
marché économique et financier et, enfin, les moyens d'action de la Banque centrale pour
réaliser sa politique économique.

La He partie, intitulée Le Ole de la Banque centrale dans le développement écono-
mique de la Turquie *, comprend un grand nombre de données statistiques qui permettent it
l'auteur de faire tout d'abord une analyse des problèmes de politique financière et de credit
-de la Banque centrale, ensuite de passer en revue le développement general de la Turquie
depuis 1923 jusqu'en 1959. Dans un dernier chapitre, il étudie rinterdépendance entre la poli-
tique de la banque d'émission et le développement économique du pays. L'auteur délimite
différentes étapes dans revolution de cette politique qui à notre avis reflètent d'une manière
-évidente les différentes phases de l'orientation générale de la Turquie après la mort de Mustafa
Kem51 Atatiirk. Elle nous montre la modification ou méme l'abandon de quelques-uns des
principes essentiels du fondateur de la Republique, ayant trait b. la non-participation aux
pactes militaires, tout comme au maintien d'une complete indetpendance financière
.envers retranger. Ces étapes comprennent les années 1931-1938, depuis la fondation de la
Banque centrale jusqu'à la mort d'Atatiirk ; 1938-1948, l'étape de la neutralité
1949-1954, l'étape des investissements o, enfin, après 1956, .1'étape des restrictions *.

Dans le cadre des deux dernières étapes, l'auteur nous fait connaltre le detail de toutes
les sommes recues ou empruntées par la Turquie depuis 1941 jusqu'au l janvier 1960, autant

l'U.S.A. que des organisations internationales pour raide militaire » et #raide économiquee.

3 August R. von Kral, Le pays de Kemal Alatark. Formation et évolution de la nou-
oelle Turquie, traduit en francais par Andre Robert, Vienne-Leipzig, 1938, p. 129.

4 Dr Resat Inan, op. cit., p. 66 et note 1 ; voir aussi E. Schmith, Die Tarkei im Span-
nungsgeld des itstlichen Alittelmeers, Nuremberg, 1954 et W. Uhrenbacher, Tarkei, Berlin, 1957,
P. 155-159 et 213-217.
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5 Cf. S. Sözeri, Der Wirtschaftsaufbau der Tiirkei nach denz 2. Weltkrieg, Kiel, 1955,
p. 110; N. Ayarci, Die Entwicklung des tUrkischen Geld und Bankwesens seit dem Ende des

Weltkrieges, Tubingue, 1956 (Dissertation, p. 77 et suiv. ; W. Uhrenbacher, op. cit. p. 57).
Cf. a Economic Review of Turkey e, n° 320, mai 1964, p. 1-3.
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A titre d'aide militaire, la Turquie a reçu it partir du 7 noverabre 1941 jusqu'au ler
janvier 1960 une soname totale de 1 452,9 millions de dollars U.S.A. dans laquelle l'orga-
nisation N.A.T.O. figure pour 1 250 millions dollars. L'aide économique accordée à partir du.
4 décembre 1948 jusqu'au ler janvier 1960 s'élevait à 1 758,8 millions dollars U.S.A. Selon les
chiffres fournis par l'auteur, les sommes reçues par la Turquie la titre d'aide et de prét for-
maient un total de 3 211,3 millions dollars U.S.A. A la date du ler janvier 1960.

La IIIe partie de l'ouvrage examine les implications de l'évolution de la politique géné-
rale sur la politique de développement économique, ainsi que sur la politique financiére et
des changes. Un premier chapitre s'occupe de la phase initiale et, au premier chef, de la poli-
tique étatiste du parti républicain du peuple qui a conservé le pouvoir depuis la fondation
de la République turque jusqu'en 1950. On remarque d'abord un système libéral depuis 1923
jusqu'en 1932, ensuite l'essor de la politique étatiste. L'auteur montre les traits caractéris-
tiques dc cette politique économique ainsi que les directives dans ce sens du programme
politique du parti républicain du peuple. Le parti démocrate, arrivé au pouvoir à la suite des
élections du 14 mai 1950, avait par contre un programme tout différent qui poursuivait

la pratique du déficit budgétaire pour augmenter les dépenses d'une maniére massive ; 2.
l'appel au capital étranger ; 3. l'attribution de crédits à faible intérdt aux agriculteurs ; 4.1a
hausse des prix agricoles et leur maintien par l'office pour la production agricole (Toprak
mahsulleri ofisi) 5. L'auteur caractérise ce programme comme ayant poursuivi un changement
ambitieux dans la politique économique et financière de l'f:tat turc. C'est en rapport avec ce
nouveau programme de politique économique du parti démocrate qu'il analyse la politique
financiére suivie dans cette période par la Turquie. Le dernier chapitre tralte de la politique
des changes et des relations entre le ministére des Finances et la Banque centrale.

Les conclusions de l'ouvrage s'orientent selon les principes de l'économic capitaliste
classique. Elles comprennent ainsi une critique de 'Industrialisation du type d'un capitalisme
d'Elat, effectué du temps de Mustafa KeinAl Atatiirk et financé par des ressources qui, en
derniére analyse, provenaient de la Banque centrale de la République turque. Dans sa critique,
l'auteur affirme que l'édification de nouvelles entreprises industrielles auraient at partir non
pas de considérations tactiques, mais uniquement de raisons économiques. Il montre encore
que l'influence prépondérante de 1'F:tat avait grandement facilité aux membres du parti du
peuple d'accéder dans ces entreprises h des postes rémunérateurs. En 1960, l'État turc avait

sa charge environ 130 entreprises dont bien peu etaient gérées selon de vrais principes
commerciaux. L'auteur cite comme exemple La société pour l'approvisionnement en viande
et poisson *, dont les produits ont un prix de revient bien supérieur h celui du marché, en
sorte qu'ils ne peuvent être vendus qu'A de fortes pertes (p. 107).

Le problème des entreprises économiques d'Etat fait encore l'objet des préoccupations
du gouvernement turc, qui vient de faire passer récemment une nauvelle loi it ce sujet. Leur
nombre actuel s'élève à 150 unités d'une valeur enregistrée de 33 000 000 liv. tq. occupant
plus de 300 000 employés et ouvriers 5. Dr Resat Inan prévoyait en 1960 la perspective d'une
nouvelle inflation si l'État n'observait pas la limite des possibilités réelles de la croissance de
l'économic turque, basée sur la politique de l'argent A bon marché s et de e l'accroissement
du niveau de l'existence comme suite de l'augmentation du mouvement des affaires. 11 esti-
mait toutefois que dans l'étape des restrictions s, le développement économique de la Turquie,
basé uniquement sur les ressources intérieures, serait beaucoup plus difficile que par la conso-
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L'éconontie turque lt la veille du plan quinquennal 1963-1967, dans e Notes et Etudes
documentaires a, octobre 1962, n° 2932, p. 6.

8 Cf. General Economic Conditions of Turkey in 1963, Foreigrt Trade and Balance of
Payements, dans e Thrkiye is Bankast A.S. o, 1964.

9 Turkish foreign Debt as at the 30th June 1963, dans e Economic Review of Turkey a,.
Reports of the Board of Directors, Ankara, 1964, p. 37, table 16.

1° Declaration du ministre des Finances Ferit Melun A la conference de presse tenue
Diyarbekir, cf. o Sctnteia a du 4 aoilt 1963, p. 4.
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lidation des relations économiques avec l'étranger. L'analyse actuelle du bien-fonde de ses
previsions, tout comme l'étude correlative du budget, du systéme fiscal, de la circulation
monétaire, de la dette publique aspects interessants de réconomie turque nous entrat-
nerait bien au-delA du cadre d'un simple compte rendu. Nous nous permettrons cependant
d'ajouter A nos conclusions quelques renseignements d'ordre recent.

L'auteur utilise dans sa documentation les statistiques officielles turques, une nombrcuse
bibliographic turque et étrangere, ainsi que les connaissances acquises pendant son stage
dc fonctionnaire A la section des credits de la Banque centrale d'Ankara. Les données tout
comme les conclusions qu'il présente s'étayent ainsi de la documentation theorique et pra-
tique d'un specialiste qui a pu observer de tits près revolution de la politique économique et
fine ncière de la Turquie. Cette evolution a comme point de départ la situation d'équilibre
budgetaire, de stabilité monetaire, de limitation énergique de la dette extérieure, de finance-
ment de la reconstruction nationale presque exclusivement par des ressources turques carac-
térisant la politique économique et financiere de complete independance poursuivie avec opi-
niatreté par Mustafa Kemal Atatiirk. Mais elle aboutit depuis la seconde guerre mondiale
racceptation d'aides et d'emprunts de plus en plus importants accordés principalement par
les U.S.A. et culminent par la politique du parti démocrate qui de 1950 à 1960 fait le plus.
large appel à l'appui de rétranger. Ce parti a été néanmoins renversé du pouvoir le 27 mai
1960 par un soulevement militaire qui s'étayait non seulement du fait que le regime décha
avait enfreint les principes de gouvernement instaurés par Mustafa Kemal Atatiirk, mais aussi
pour ses abus administratifs et ses fautes financiéres 7. L'appel à l'aide etrangere n'a point
cesse depuis, au contraire.

Quoique à premiere vue l'ouvrage du Dr Resat Inan présente un objectif limite d'ordre
financier, il met néanmoins en lumiere la situation intérieure de réconomie turque ainsi que
l'ampleur croissante de ses rapports avec réconomie et la finance internationale. Il nous révele
aussi l'ossature financiere des deux regimes antagonistes et contradictoires qui se sont succédés
et se sont combattus en Turquie sur le plan des principes de politique économique et financiére.

Depuis l'apparition de ce livre, dont les données statistiques s'arretent au Pr janvier
1960, la situation de la date extérieure et de la balance des paiements de la Turquie n'ont
pu s'améliorer. Le montant de la dette étrangere de la Turquie à la fin du premier semestre
1963 s'élevait A 1 498 652 000 dollars U.S.A. 8. A la méme date, la balance du commerce
extéricur, où les exportations figurent pour 368 millions de dollars et les importations pour
691 millions dollars, releve un déficit de 323 millions dollars U.S.A. 9. Ce déficit a da etre
convert par l'extension de raide extérieure et par de nouveaux emprunts 1°.

La reconstitution d'une dette étrangére de plus en plus importante, tout comme l'accrois-
sement du déficit dans la balance du commerce extérieur, fait ressortir l'orientation actuelle
de la politique économique et financière de la Turquie contemporahie. Par rapport aux pen-
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.dpes de non-engagement et d'indépendance financiére par devers l'étranger, appliqués rigoureu-
sement dans la periode 1923-1938, cette orientation évoque certaines implications d'ordre

4conomique et financier avec les quelles, au début de notre siècle, s'est aussi vu confronté l'anden
Empire des Sultans.

Valeriu Bulgaru

Paa VIII-onz amtapeca fßolucitopucma Jyaocrtaouje y Tumorzom Yorcuuy 1961 [Ville Congres
des folkloristes yougoslaves tenu à Titovo Ulice en 1961], Rédacteur en chef : Dr
Dtgan Nedeljkovié. Belgrade, 1961, 495 p. + 123 ill., notes mus, et choregr.,
esquisses, plans.

Les travaux du vine congrés de la Societe des folkloristes yougoslaves tenu à Titovo
UZice entre le 6 et le 10 septembre 1961 sont doublement intéressants. Premièrement par la
thématique riche et variée illustrant trois des directions des recherches contemporaines en
Yougoslavie et, secondement, par la méthodologie qui unifie tout le materiel et lui confère une
haute tenue scientifique et une efficience culturelle prégnante.

Pas moins de 17 communications sont consacrées à l'étude du folklore de la region
d'U2ice, dans le centre administratif de laquelle a eu lieu le congres. La region posséde une riche
tradition révolutionnaire et est spécialement fertile en productions folkloriques sur le theme
de la lutte de liberation nationale pendant la deuxiéme guerre mondiale et sur celui de l'édifica-
tion révolutionnaire de la nouvelle société socialiste en Yougoslavie. L'étude, faite sur le vif,
du repertoire de nouvelles chansons révolutionnaires fournit de nombreuses suggestions quant
A la genèse et à la circulation de la chanson populaire en general. Aprés une cottrte etude his-
torique de la region (Novak Zivkovid) on a mis en evidence les caractéristiques économiques
et géographiques (Milislav Lutovac) et on a trace son profil ethnographique (Mirko Barjakta-
rovie). Une ample communication essaie de surprendre les lignes générales de l'évolution histo-
rique du folklore d'Uiice (Du§an Nedeljkovie), pour qu'ensuite l'architecture populaire locale
soit étudiee d'une façon successive (Branislav Kojid), ainsi que Part figuratif de la population
(Milica Bogkovie-Matiri), la musique populaire (Radmila Petrovie) et la danse populaire (Milica
Ilijin et Slobodan Zeeevie), dans l'intention de souligner les particularités locales de chaque
phénomène, mais en tenant toujours compte de la liaison entre la region et les zones etimogra-
phiques et folkloriques voisines. Dans tous les cas, l'étude essaie de surprendre les processus
évolutifs en soulignant continuellement le rapport dialectique existant entre la tradition et l'in-
novation qui agite les profondeurs de la creation populaire. D'autres communications sont con-
sacrées à certains problèmes spéciaux, plus limités : la chanson des haidouks et ce qu'étaient
les haIdouks (Andrija Rgumovid, Vidosava Nikolié et Diflan Nedeljkovid), l'évolution de la chan-
son lyrique (Rada Boreli), le chant des partisans (Leposava 2unie), la prose populaire (Mili-
voje Kneievid), quand il ne s'agit pas de problèmes à contenu encore plus restreint : l'anecdote
populaire (Radosav Medenica), le folklore des mahometans émigrés de la region en Bosnie (Alija
Nametak), les modifications survenues dans la conscience des hommes pendant le processus
d'industrialisation d'un village ou d'une region (Jovanka Lazarevi6). La derniére communica-
tion contient la bibliographie folklorique de la region d'Ulice, complétant ainsi, d'une façon
très adequate, le cycle de conferences consacré au premier théme.

Malgré le grand nombre de problèmes traités dans le cadre de ce theme, beaucoup de
genres et d'espèces faisant partie de la creation populaire manquent, ce qui nous empèche
d'avoir une image complète de la culture tolklorique de la zone. Ainsi, aucune communication
n'a été consacrée au folklore des coutumes dont l'existence est aujourd'hui sérieusement com-
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promise par les profondes et rapides transformations novatrices.L'étude de ces productions aurait
pu fournir d'importants indices concernant la dynamique et la direction de ces transformations.

Le second thème a eu pour objet l'étude du folklore appartenant a la révolution popu-
Jake de Yougoslavie, englobant autant le folklore de guerre que celui tenant de la construc-
tion socialiste, dans l'intention de découvrir comment nalt une chanson populaire, dans quels
milieux, dans quelles conditions, comment elle circule, quelle fonction elle accomplit. En ce
qui concerne le dépistage attentif du nouveau, les communications apportent une contribution
réellement remarquable, qui enrichit la théorie et la pratique de la science folklorique Inter-
nationale. Les communications présentées traitent des différents aspects de la genése poétique
et mélodique de la nouvelle chanson révolutionnaire, étudient les chansons gal incitaient
l'insurrection populaire (Dragoslav Antonjevid), le rate de la chanson populaire dans la guerre
de libération et dans la révolution qui a suivi (Sayo Orovid), la circulation des chansons de
partisans (Djurdjica Petrovid), la chanson populaire de la période de la deuxiéme guerre mon-
diale (Dragoslav Devié), l'influence du folklore de guerre sur la musique yougoslave contem-
poraine (Roksanda Pejovie), la chanson comme facteur indispensable à la formation et It l'affer-
missement de /a conscience révolutionnaire des masses (2ivomir Mladenovie), le motif de l'hé-
roisme et la personnalité du héros de type nouveau dans la chanson de partisans (Mark Krasnid),
les crimes fascistes reflétés dans la chanson populaire macédonienne (Marika Hadti-Pecova),
la fonction sociale et esthétique de la chanson nouvelle (Milan Skrbie). D'autres communica-
tions traitent de l'aspect régional de l'apparition et de la circulation de certaines chansons de
partisans (Monténégro : Niko Martinovié ; Srem : Marija Kiraly ; Leskovac : Dragutin Djor-
djevid ; Mosor : Ante Nazor ; Macédoine : Vasil Hadtimanov), ou des sujets plus spéciaux encore,
d'intérat purement local. La série des communications s'est achevée cette fois encore par une
contribution bibliographique.

Les communications de ce cycle ont souligné le fait que dans la création des nouvelles
chansons, le texte a une fonction progressive, les mélodies étant créées et évoluant plus lente-
ment et plus difficilement. La préférence du créateur populaire contemporain pour le lyrisme,
inalgré que l'époque de la guerre dé libération et celle de la révolution socialiste soient éminern-
ment épiques, a été aussi raise en évidence. La grande épopée traditionnelle continue a dispa-
raltre sans que cela représente un affaiblissement de la capacité créatrice des masses. Il s'agit
seulement du transfert de cette capacité dans le domaine de la poésie lyrique dont la richesse
thématique et la valeur artistique ont été très bien saisies dans les communications de ce cycle.

La troisiéme série de communications ne contient que trois contributions ayant comme
théme le rate du folklore dans l'édification de la nouvelle culture socialiste en Yougoslavie et
possède un caractère net de programmation.

Le quatrième cycle est consacré au travail et A. son reflet dans la création populaire.
On y étudie le contenu de la chanson d'hier et d'aujourd'hui dédiée au travail (Vinko Zganec),
la représentation du travail physique dans les fresques moyenageuses de Slovénie (Angelo
Bag), la danse populaire en liaison avec le travail (Jelena Dopuda), le travail dans les jeux
de société de Bosnie et d'Herzégovine Obradovié), le travail comme motif dans la
thanson populaire de la minorité magyare (Eme Kiraly) ou de /a minorité albanaise de Yougo-
slavie (Sefeet Plana), l'homme commie accessoire scénique dans la dramaturgie populaire (Nikola
Bonifaèid Rain). L'intéressante observation du chercheur Olinko Delorko de Institut za
narodnu umjetnost de Zagreb, qui constate que le travail n'est pas un sujet indépendant de
la chanson lyrique populaire et seulement un prétexte ti la louange de l'homme, mérite d'étre
Tetenue.

Enfin, les autres six communications, en partie présentées par des invités de l'étranger
.(Lajos Kiss, Budapest ; Doris Stockmann, Berlin), se sont axées sur divers thèmes. Mention-
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nons ici la contribution de la chercheuse allemande Doris Stockmann, qui a traite le problème
de la polyphonie chez les Albanais, théme qui est l'un des plus actuels dans la science folklo-
rique balkanique.

Parallélement à l'activité scientifique manifestee par les participants au congrés, a eu
lieu un important festival folklorique présent6 par quelques-uns des meilleurs interpretes
locaux (interprètes de musique vocale et instrumentale ; instruments traditionnels et modernes ;
groupcs vocaux et solistes ; danseurs). D'interessantes observations concernant le repertoire de
ces détenteurs de folklore ont pu etre faites. 17 photographies accompagnent ce chapitre du livre.

Le congres a pris fin par la séance annuelle de comptes rendus de la Societe des folklo-
ristes yougoslaves dans laquelle ont été fixées les charges scientifiques du congrès suivant, parmi
lesquelles nous notons l'étude du caractère social du folklore yougoslave et les problèmes
contemporains du folklore des coutumes.

Le volume met en evidence la variété des preoccupations scientifiques des folkloristes
yougoslaves et montre les grands progrès théoriques et méthodologiques realises par les cher-
cheurs de ce pays voisin. C'est un ouvrage de grandes proportions qui marque un point culmi-
nant dans l'evolution de la science folklorique comme science sociale autonome.

drian Fochi

SCHNEEWEIS, E., Serbokroalische Volkskunde. Erster Teil. Volksglaube und Volksbrauch,
Walter de Gruyter et co., Berlin, 1961, 218 p.

Get ouvrage n'est, comme le reconnalt d'ailleurs l'auteur lui-nAme, que la seconde
edition du volume Grundrip des Volksglaubens und Volksbrauchs der Serbokroalen, publié
Celje en 1935. L'auteur affirme, cependant, que cette dernière edition est augmentée et ante-
liorée, laissant sous-entendre qu'elle aurait else mise à jour en ce qui concerne la bibliographie
de spécialité et la correction des erreurs existantes dans la première edition. L'examen de ce
travail s'impose donc surtout considéré du point de vue de cette affirmation. Notre intéra
est d'autant plus grand que dans ce pays voisin il s'est produit au courant de ce dernier quart
de siècle de profondes modifications d'ordre social, économique et culturel. Il est impossible
que ces modifications ne se soient réfléchies fortement et d'une façon decisive dans la conscience
du peuple, c'est-à-dire dans tout le complexe de vie spirituelle dont s'occupe l'auteur. En
dehors de cela, la bibliographie de specialité a cr0, pendant cet intervalle, en progression
géométrique dans le rythme du monde entier et l'introduction dans l'ouvrage de la biblio-
graphie parue depuis 1935 devait en affecter normalement la structure méme.

Mais à notre surprise, les additions ne justifient pas l'affirmation de l'auteur au sujet
d'une soi-disant augmentation de l'ouvrage. En general, ces additions consistent en interven-
tions bibliographiques minimes du genre suivant *Des details concernant ceo, dans
(p. 6, 18, 23, 26, 117, 122), quelques-fois avec la mention que l'étude respective comprend
aussi la litterature du problème (p. 57). Le plus souvent les additions se rapportent simplement
:I la forme locale de certains phénomènes (p. 17, 31, 65, 113, 121, 148, 154). Dans certains cas
les interventions sont d'ordre lexical, faites sous forme de renvois it la terminologie locale
(p. 61, 141, 182) ou it des parallèles étrangers (p. 12, 13, 163). Certaines additions, tout aussi
laconiques, concernent les illustrations qui, étant placées it la fin du present volume, avaient
besoin d'une note explicative (p. 18, 52, 92, 102, 105, 115). Dans la grande majorité des cas,
ces additions sont faltes it la fin de certains paragraphes sans modifier l'exposition.
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Nous n'avons rencontré d'additions dépassant une ligne, qu'en cinq cas qui méritent
une discussion de contenu. A la page 118 est ajouté un nouveau paragraphe de 10 lignes qui
comprennent une reference bibliographique, quelques details descriptifs concernant le repas de
No& et des renvois sommaires it des phénomènes similaires &rangers. Si nous tenons compte
du fait que les references au folklore d'autres peuples ne sont pas nécessaires (d'ailleurs elles
ne sont pas faites d'une facon consequente), cette addition n'est pas plus ample que celles
mentionnées antérieurement. A la page 123, trois lignes sont ajoutées dans lesquelles il est
aussi fait allusion au folklore d'autres peuples. A la page 124, dans trois autres lignes, 11
est fait pareillement un renvol bibliographique et une allusion à des pratiques de l'antiquité.
A la page 137, sont introduites 8 lignes qui constituent un nouveau paragraphe concernant la
coutume Zeleni Jura). A la page 170, sont ajoutées quatre lignes dans lesquelles on trouve
la terminologie locale, une reference bibliographique et la description sommaire d'une cou-
tume populaire. Si nous totalisons ces interventions, nous constatons qu'elles comprennent
tout au plus 26 lignes, un peu plus d'une moitlé de page. En comptant aussi les tout petits
details mentionnés plus haut, toute 'Intervention augmentative de l'auteur, à l'encontre de ce
qu'il nous dit dans l'introduction, s'éleve it tout au plus une page. II faut encore mentionner
que les additions bibliographiques, par elies-memes assez restreintes ne sont !sites que pour
trois auteurs : Djordjevie (p. 6, 18, 23, 26, 27), M. Gavazzi (p. 113, 118, 124, 137, 154) et natu-
rellement, E. Schneeweis (p. 113, 122). II n'est donc pas possible de parler d'une augmenta-
tion ou d'une amelioration de l'ouvrage.

En examinant les passages éliminés en vue d'améliorer l'ouvrage, nous sommes étonnés
de constater un phénomene similaire il n'a éte amine de la nouvelle edition que 15 lignes.
A la page 31 ont été supprimées 4 lignes dans lesquelles il était parlé de l'intention de
V. Cajkanovid d'élaborer un dictionnaire des croyances populaires slaves ; à la page 83, trois
lignes se rapportant à Pinfluence exercée par les classes dominantes sur les masses populaires ;

la page 87, une ligne au sujet de la coutume d'enterrer les enfants avec des flews ; it la
page 105, trois lignes concernant la description des cimetières croates ; à la page 114, deux
lignes concernant les coutumes observées pendant la journée du 27 décembre ; à la page 174,
deux lignes au sujet de la situation privilégiée des freres comparee à celle des sceurs, dans la
famine. Certains renvois faits aux pages du travail lui-meme, ont été de meme supprimés
(p. 28, 83, 125, 126, 157, 171; cette otnission a été remplacée une fois par un renvoi à l'index :
p. 159) comme aussi la notation trop schématique et didactique des chapitres et sous-chapitres
(A, B, C et I, II, III). Cinq illustrations ont été de memo éliminées (parmi lesquelles se
trouvait aussi le portrait de Jovan Cvijid, au souvenir duquel avait été dédiée la première
edition) et 23 des illustrations ont été changées. Par rapport aux illustrations, nous devons
souligner l'introduction de certaines illustrations nouvelles et interessantes (nee 16 et 36) et
regretter d'autre part la suppression d'autres illustrations tout aussi intéressantes (p. 195 de
la Ire ed.). Les exemples cites plus haut démontrent clairement que les ameliorations de ce
genre sont tellement insignifiantes qu'elles nient l'affirmation de l'auteur.

Nous devons, pour etre tout à fait justes envers l'auteur, znentionner quelques petites
modifications de detail du texte qui constituent réellement tout autant d'ameliorations. Ainsi,
h. la page 20, note 91, il est indiqué que l'ouvrage de Zelenin qui devait parattre dans Hand-
uz6rterbuch des slaw. Volksglauberis n'a plus paru, étant utilise en manuscrit ; il est indiqué
slt la page 80 que l'étude au sujet de la poésie nuptiale yougoslave, qui n'a pas été realise°
en temps voulu par G. Gesemann, sera faite par A. Schmaus ; à la page 39 l'auteur change
l'étymologie latine du mot ¡lírica, renvoyant au terme correspondant grec ; k la page 32, il
corrige l'erreur de la Ire éd. dans laquelle la note 136 était passée deux fois ; aux pages 39
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et 40 il élimine les abréviations B., H., inintelligibles, en les remplaçant par le nom entier :
Bosnie et Herzégovine. Mais meme ces interventions sont tenement insignifiantes, que l'on
peut dire it juste titre que la seconde edition de l'ouvrage de E. Schneeweis n'est en rien
améliorée ; elle reproduit presqu'en entier rédition de 1935. La ressemblance des deux editions
va si loin que le volume de 1961 reproduit meme les défauts techniques de rédition ante-
rieure (voir la 4e note A la page 41, oa l'erreur aurait été éliminée par une nouvelle numeration
des notes). Certaines erreurs seientifiques sont aussi maintenues, erreurs qui jettent une lumibre
défavorable sur rouvrage (voir sur la circulation du Scaloian chez les Roumains, page 163).
De meme que dans rédition de 1935 il n'est pas tenu compte du ceté artistique des phéno-
mènes spirituels analyses, cornme si le folklore ne se définissait que fonctionnellement. Les
references fugitives A l'existence de certaines productions artistiques encadrées dans certaines
coutumes et le manque de comprehension que certaines coutumes sont de grands spectacles
populaires (done artistiquement organises) constituent la carence la plus sensible de rouvrage.
L'auteur transcrit le texte d'une encantation contre la secheresse (p. 161 162), mais en étu-
diant le complexe d'usages au sujet du sacrifice de construction, il ne rappelle, meme en
passant, la façon dont se reflete ce complexe dans la littérature (p. 156). La bibliographie qui
accompagne le travail a aussi souffert certaines fluctuations, en plus et en monks, sans justi-
fications apparentes, étant donne que les additions, par exemple, ne paraissent nécessaire-
ment dans les notes du bas de page. La bibliographic demeure, comme dans la premiere edi-
tion, un auxiliaire extérieur.

Nos constatations peuvent done etre synthétisées en une seule observation générale :
les additions, les eliminations et le i modifications faites dans ce volume ne justifient pas l'af fir-
mation de l'auteur d'après laquelle cette secontle edition serait l'agrandissement et ramélio-
ration de la première. Nous avons examine avec attention les differences existant entre ces
editions, pour arriver A constater que le volume est reste en réalité ce qu'il avait été en 1934
sans évoluer parallèlement A revolution de la société que l'auteur pretend décrire et parallè-
lement au développement de la littérature de spécialité. Done l'ouvrage ne concerne pas la
culture spirituelle actuelle des peuples de Yougoslavie, mais réfléchit une situation bien ante-
rieure, vieille de 25 ans, presentee elle aussi sans differenciation, sans perspective historique,
d'un point de vue purement descriptif, statique, comme si ces peuples se seraient petrifies
A la phase de développement connue par l'auteur en 1934. Mais entre 1934 et 1959, époque
of' E. Schneeweis a visité en passant la Yougoslavie (septembre 1959) les peuples de ce pays
ont \Teen une des plus importantes periodes de leur histoire, passant it la construction d'une
nouvelle société, la société socialiste, ce qui a conduit A un changement radical de la con-
science sociale. De toutes ces choses, E. Schneeweis ne nous dit absolument rien quoique ce soit
justement de ces choscs qu'il aurait dil s'occuper en premier lieu dans une edition augmentée
et améliorée par rapport A celle de 1935. 11 await det étudier les modifications survenues
dans la conscience sociale pendant cette période, il aurait dil étudier les causes de ces modi-
fications et il aurait pu, de cette Non, saisir la dynamique du processus révolutionnaire qui
a eu lieu dans cet intervalle. Le livre de E. Schneeweis s'est arreté pourtant A une époque
tres antérieure A la netre et ne rend, A l'étranger, aucun service aux peuples de Yougoslavie.

En conclusion, une mauvaise note pourrait etre donnée A la maison d'éditions qui, sous
l'apparence tres luxueuse du volume, a laissé passer un grand nombre de fautes d'impression

malgre l'immense errata pour la plupart des mots grecs dont quelques-unes sont inexcusa-
bles (page 14 note 64, page 105 note 172, page 189, mais surtout page 82 on manque le texte
serbe (le point 3) de la legislation de Douchan).

Adrian Fochi
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IANKOVIC, LJUB1CA S., Danses et coutumes populaires en tant que spectacles dramatiques en
Y ougoslavie, The Folklorist * 1961, 6, p. 494-496; 7, 1961-2, no 1, P. 13.

Quoique très succincts, les deux articles présentent beaucoup d'interet, non seulement
par le theme aborde, mais aussi par la manière dont certains problemes fondamentaux concer-
nant les origines du thatre populaire ont -ad résolus. Les deux articles sont emits a la suite
des recherches entreprises par Danika Jankovid sur le retie des elements dramatiques dans
la danse populaire, de la danse populaire en tant qu'élément dramatique dans l'ensemble des
coutumes et sur les danses imitatives.

Les creations folkloriques dans lesquelles les danses populaires sont entremelées a des
elements dramatiques, sont un phénomene répandu en Yougoslavie. On les retrouve surtout
en Bosnie et Hertzégovine, mais aussi en Macedoine, en Serbie, au Montenegro, en Croatie et
en Slavonie.

Les premiers recueils concernant les drames populaires sans musique ou danse ont été
faits au XIXe siècle par Vuk Vrcevid. Pendant la période 1898-1960 Danika S. Iankovid et
sa scour s'occupcnt spécialement des danses à caractere dramatique ou mimique pour la plu-
part accompagnées de musique instrumentale ou vocale, et meme de dialogue parlé.

Dans son article Eléments dramatiques dans nos dames populaires et la danse populaire
en (ant qu'llément dramatique dans les couturnes populaires (1940) l'auteur affirme que toutes
les representations dramatiques qui présentent aujourd'hui une forme scénique developpée
trouvent leur origine dans les creations des collectivités primitives. Les exemples de creations
populaires, dramatiques-mimiques, qui contiennent le germe de certaines pantomimes, operas,
operas-ballets ou opérettes, sont nombreux ; meme les coutumes indépendantes de la danse
populaire contiennent des elements dramatiques qui peuvent etre parfois des drames en minia-
ture, accompagnes de chccurs, monologues, dialogues et méme d'une action dramatique. On
donne de nombreux exemples concernant ce probleme dans l'article : L'expression drama-
tique dans la danse populaire.

Dans le folklore yougoslave les fetes populaires et surtout la cérémonie nuptiale con-
tiennent non seulement des danses et des chants, mais aussi des spectacles dramatiques
traditionnels. Danika Iankovie établit comme suit les moments de la cérémonie nuptiale
qui sont accompagnés de danses.

Danses qui remplacent la demande en mariage
Danses de courtoisie des fiancés
Danses du jour de la noce
Danses des coutumes du lendemain de la cérémonie nuptiale.

11 est intéressant de remarquer que des danses ayant une fonction semblable Sc trouvent
parfois dans le folklore roumain. Pendant la noce, nombre de moments du ceremonial sont
accompagnés de danses, celle-ci constituant parfois l'élément central de la cérémonie respec-
tive. Nous donnons quelques exemples : la danse autour de l'arbre pendant qu'on pare la
mariée (Hunedoara), tour de danse payant avcc la mart& (très répandue surtout en Transyl-
vanie), de meme que la ronde de la mariée, ou une série de danses à caractere
grotesque, en usage le lendemain de la noce.

En passant a une autre catégorie de danses à caractere dramatique, l'auteur souligne
que leur origine est liée aux rites et aux ceremonies de culte d'une époque préhistorique.
Toutes ces danses ont été complétées récemment par contamination ou substitution par des
elements chrétiens. Ainsi, les danses avec des sabres (Rousalia et Coumpanla) contiennent
non seulement des elements de rite, mats ont aussi une valeur spectaculaire considerable. On
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peut stlrement faire une analogie très étroite entre ces types de danses et le CAlus roumain qui
se danse au commencement de Vita, et qui a les mémes caracteres principaux.

Une série de danses répandues dans toute la Yougoslavie (ex. : Zeleni, Jurij et Dodola)
contiennent des motifs tres frequents tels que : Jack on the green, Green Man (l'homme vert),
Green Woman (la femme verte) et dans notre pays Paparouda. Ces danses ont deux éléments
importants : premiérement, l'acte rituel central : on asperge avec de l'eau s la femme ou l'homme
en vert * et deuxièmement l'action manique et dramatique proprement dite. Comme dans la
magic par analogie, l'homme ou la femme en vert représentent le principe provocateur de
fertilité, dans ces spectacles dramatiques le danseur en vert a un rale traditionnel determinant.

Le second article s'occupe spécialement des danses â caractere imitatif en tant qu'élé-
ments constitutifs des spectacles dramatiques dansés.

D'aprés leur contenu, elles peuvent atre partagées 'en deux grandes catagories : danses qui
imitent différentes activités et travaux de l'homme, et danses qui imitent certains animaux.

Dans la première catégorie, le motif largement répandu dans différents pays, celui des
semailles et des travaux agricoles, trouve son expression dans le rite de fertilité OTO ro,
dansé le jour de la Saint-Jean, en Macedoine, ou sous le nom de Bibera en Bosnie, et peut
inclure certaines danses serbes à caractére comique, de mème que l'imitation des semailles de
l'orge, danse des enfants croates. On cite aussi des danses imitant l'activité des cordonniers,
des tisserands, etc.

Les danses guerrières de caractère dramatique : Komitasko, Kacacko, de Macedoine
sont l'expression de la resistance du pcuple contre l'opression ottomane.

De la deuxième catégorie, font partie la danse Patna (la danse du paon) soit en faisant
partie des danses de carémonie nuptiale (Bosnie et Herzegovine), soit en tant que danse gro-
tesque en Dalmatie, en danse des enfants en Serbio. Cette danse peut avoir parfois un caractere
rituel. Saranac est une danse du Banat qui imite les mouvements du poisson, et Lisa essaye
de reproduire l'agilité el l'adresse du renard. Par son développement, la danse par couples
Oro, de Monténégro est tres spectaculaire. Le danseur, en imitant le vol de l'aigle, essaye
d'entourer son partenaire de ses mains étendues comme les ailes d'un aigle volant. Les danses
Igranje Po Crnogorski, Skoke et Proleta sont pareilles. Ce type de danses est exécuté sans
accompagnement musical, dans un silence parfait, les spectatcurs intervenant de temps en
temps avec des chants pour stimuler el inciter les exécuLants.

A la fin de l'article, l'auteur insiste sur le caractere spectaculaire de ces danses, y retrou-
vant, à cata d'autres éléments drarnatiques et mimiques de la danse populaire, l'origine de
l'art thatral populaire.

Les deux articles sont accompagnés par des photographies qui illustrent quelques-unes
des danses dont on parle dans le texte.

Anca Giurche.scu

BECKWITH, JOHN, 7'he Art or Constantinople. An Introduction to Byzantine Art. 330-1463,
Phaidon Press, London, 1961, VIII + 184 p. + 203 fig.

L'importance et le rale d'un millénaire d'histoire et de culture byzan tine dans la vie
européenne au moyen Age déterminent l'apparition frequente de publications, études, artieles
ou albums qui embrassent une large sphere de préoccupations dans laquelle l'art est rarement
absent.

Parmi les nombreux problems lies aux manifestations artistiques de Byzanee, une
place prééminente revient A l'art de la capitale, tenant compte de son importance et permanence
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au cours de l'histoire de l'Empire. Concevant la connaissance de l'art constantinopolitain comme
une introduction à l'étude de l'art byzantin meme ainsi que le titre de son livre le suggere

John Beckwith essaie et réussit à donner, dans les que/que 200 pages écrites dans un
esprit historique particulierement evident, une image fidèle et totale des realisations artisti-
ques principales de la ville située aux bords du Bosphore, depuis le IV ° jusqu'au XVe siècle.

La conviction que l'art de la capitale impériale a constitue un modele pour les manifesta-
tions artistiques du territoire byzantin a gagné, tour A tour, les plus reputes historiens de
l'art. Charles Diehl, dans son bien connu Manuel d'art byzantin, consacrait un chapitre entier
au rele joué par Constantinople dans la genese de l'art byzantin, relevant les interferences, les
courants artistiques, surtout ceux orientaux, dans le nouveau centre politique et spirituel
du monde méditerranéen. La votite, la decoration polychrome ou le style monumental de la
peinture murale par exemple, venus d'un Orient saturé de traditions iraniennes et grecques-helle-
nistiques, ont été adaptés et réinterprétés par les artistes d'origines diverses qui trouvaient
un vaste champ d'action dans une capitale si liée A ce meme Orient par ses traditions histo-
riques, depuis le commencement de son épanouissement.

L'auteur anglais fait sien ce point de vue du reste le plus judicieux en y analy-
sant plus profondement l'art constantinopolitain, accentuant les relations de celui-ci avec
les provinces et l'Occident, soulignant l'existence de plusieurs styles populaire, aulique,
monastique qui coexistent dans le cadre meme de l'art discuté.

Le lecteur qui suit la demonstration claire, basée surtout sur la capacite analytique de
Beckwith, a devant les yeux l'image pregnante d'un Constantinople en plein essor artistique,
d'une ville qui a influence l'art contemporain des regions plus ou moins avoisinantes. Trans-
formée en capitale au IVe siècle, rivale d'une Rome conservatrice et attachée aux traditions,
épanouie au VIe siècle sous le regne de Justinien, pour atteindre la definitive suprématie entre
les cites de l'Empire aux VIIe et Ville siecles, la ville qui porte le nom du premier empereur
chrétien a été ornee, depuis l'époque de celui-ci meme, avec des monuments, ceuvres d'art dont
les sources et les données archéologiques aussi nous attestent l'existence. Les statues, les
representations en mosaIque et les petits medallions découverts indiquent que les normes
hellénistiques ont été maintenues et que de certaines positions, les scenes aux sujets mytho-
logiques ou les ornements qui deviendront caractéristiques dans l'art chrétien de Constanti-
nople ont été préférés.

Cette renovatio classique qui a connu son apogee au 'V le siècle, dans le cadre plus large
d'une vaste conception qui voulait faire revivre les formes politives et culturelles romaines,
n'a pu empecher l'évolulion de la vision artistique byzantine vers un abstractionnisme de
nuance hieratique, qu'on pourra surprcndre depuis le IV e sled°, étant plus accentue encore
au cours des siècles suivants. Relevant la decoration aniconique de quelques monuments reli-
gieux constantinopolitains de l'époque de Justinien, aussi bien que la predilection caracté-
ristique de cette période pour la decoration geométrique et florale, l'auteur essaie de voir
dans l'art byzantin, depuis ce temps encore, des tendances iconoclastes qui se développeront
jusqu'au paroxisme au VIIIe et au commencement du IXe siècle. C'est le cas de souligncr ici
la nécessité d'éviter l'erreur commise par d'autres historiens d'art la confusion de l'anico-
nisme et de l'iconoclastie et l'encadrement dans la categorie d'ceuvres d'art d'origine iconoclaste
de quelques monuments dans lesquels la figuration a caractère religieux est absente, monuments
qui datent, du reste, d'une autre époque. Cette observation appartient a Andre Grabar, qui

apporteinainte contribution remarquable de ce point de vue dans un ouvrage assez recent
cledie au phénomène iconoclaste 1. Du reflet artistique de ce phénomene, particulièrement fort
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Constantinople, il nous sont parvenus, pour la ville-capitale, quelques temoignages tels que la
mosalque du palais imperial datée du temps de l'empereur Téophile (829-842), ou les tissus
envoyes en Occident, avec lequel on entretenait des relations de plus en plus étroites. L'abon-
dance des representations d'animaux, d'oiseaux ou de fleurs, des motifs hellenistiques et orien-
taux, le grand rale acquis par la decoration géométrique, ont transmis à l'art constantinopo-
Main de cette époque un coloris qui l'approche de l'art contemporain de l'Islam, fait souligné
par Beckwith.

Aux IXeXIIe siècles, période des dinasties macédoniennes et des Comnénes, Constan-
tinople continue d'avoir la primaute dans l'orientation artistique de l'Empire et on peut cons-
tater, pour répoque, que pour la premiére fois, dans la eapitale, se produit le retour aux
formes preiconoclastes d'inspiration antique combinées aux elements d'origine iranienne ou arabe.

Quand aux scriptoria impériaux, ils ont realise à cette époque des manuscrits d'une
grande valeur, ornés avec des scènes de tradition hellénistique, tandis que dans les ateliers
constantinopolitains on sculptait des ivoires qui reprenaient des formes romaines tardives.
Le style dénomme s imperial s, créé autour de la cour de Constantinople, s'étend, spécialement
depuis le Xne siècle, dans les provinces et au-dela des frontières du territoire dominé par
les basileis.

Les maItres peintres emportent de la capitale byzantine jusqu'i Kiev et Vladimir, en
Serbie et en Sicile, les elements fondamentaux du programme iconographique, maintenant consti-
tué, aussi bien que les traits caracteristiques de la peinture constantinopolitaine la grande
plasticité des formes et réclat des couleurs. Mais la Write est que ce n'est pas seulement la
capitale qui irradie en ce temps son art dans le monde non byzantin ; les grands centres
de l'Empire Tessalonique par exemple ont joué un r6le similaire pour des aires géogra-
phiques diverses, et c'est difficile, dans le stade actuel des donnees détenues par l'historien
d'art, de séparer la production artistique de ces centres de celle de la capitale.

L'irradiation des formes artistiques déjà mentionnées se transformera dans la première
moitié du XIIIe siècle, après rinstauration de l'Empire latin de Constantinople (1204-1261),
dans une vraie diaspora des artistes de la capitale à Nicée ou à Trébizonde, les nouveaux centres
de l'Empire morcelé, ou dans les pays dont l'ascension politique réclamait un art de haute
qualité. En Bulgarie et en Serbie, à BoIana, Studeni6a, Ped, à c6te de peintres autochtones,
travaillent maintenant les maltres grecs des provinces byzantines ou meme de Constantinople,
apportant une contribution substantielle à la creation d'un style dont les racines doivent
etre cherchées dans répoque des Comnènes.

Le revirement produit dans l'art byzantin par la s renaissance paléologue (1261-1453)
est evident aussi dans les monuments de la capitale. Une grande liberté dans la presentation
des formes et un subtil modelage du corps humain, une attention spéciale accordée aux
portraits des personnages presentés dans les ivoires, dans les mosaiques et les peintures, carac-
texisent la dernière période d'épanouissement artistique de l'Empire, et le plus représentatif
monument de Constantinople paléologue, réglise Chore (aujonrd'hui Kahrie-Çami) embrasse
dans sa decoration tous les traits cites dont l'echo sera retrouve, avec des formes spécifi-
ques, dans Fart post-byzantin de la Péninsule Balkanique, aprés 1453.

L'analyse de revolution artistique constantinopolitaine met en evidence le r6le de pre-
mière importance joué par cet art dans l'histoire culturelle byzantine, son influence à travers
le temps et l'espace. L'histoire de l'art de la capitale représente, bien sAr, un chapitre
important, chapitre dont la connaissance est indispensable pour la comprehension du phéno-
méne artistique byzantin.

D'autre part la surestimation de ce chapitre pent minimiser la place occupée par les pro-
vinces byzantines dans le cadre du phénomène. Nous soulignons ce fait vu que récem.

www.dacoromanica.ro



2 Andre Grabar, Le message de l'art byzantin, dans Art byzantin, art européen, Athenes,
1964, p. 51; Otto Demus, L'art byzantin dans le cadre de rail européen, ibidem, p. 89.

41 COMPTES RENDUS 6G9

ment 2il y a eu des tcndances de concevoir l'art byzantin comme le résultat exclusif de la
métropole impériale, faisant abstraction des creations des autres regions microasiatique, bat-
kanique, italique connues pour leur rele majeur dans le sens cite.

Ecrit dans un style alerte, combinant l'analyse stylistique approfondie des monuments
avec une vaste vision historique culturelle, faisant le tableau du profil artistique de la capi-
talc byzantine et, en meme temps, une breve esquisse de revolution artistique de l'Empire, le
livre de John Beckwith constitue un travail achevé, qui répond intégralement aux demandes
actuelles de connattre sous tous ses aspects le complexe phénomene que Byzance a constitué
dans rhistoire européenne.

liàzvan Theodorescu

KNOS, DORM, L'Histoire de la littéralure néo-grecque. La période jusqu'en 1821, Almqvist
et Wiksell, Upsala, 1962, 690 p. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Graeca Upsa-
liensia, n° 1).

L'auteur presente la 'literature néo-grecque des années 1453-1824. Il analyse d'abord
les ceuvres en langue populaire de répoque byzantine et insiste surtout sur les belles-lettres ;
il ne se limite pas aux personnalités de premier rang, mais embrasse tous les courants d'idées,
car les grands hommes présentent les courants essentiels, mais quand il s'agit de l'application
des nouvelles idées et de la propagation de l'esprit de rhellénisme, les écrivains de moindre
envergure ont joué un rele non négligeable i (p. 9). Le caractere encyclopédique de la ma-
tière prise en consideration est souligné et justifié de la manière suivante : Les ceuvres de
la théologie, de la philologie classique, de la philosophie, de l'histoire, meme des sciences,
appartiennent à l'histoire de la littérature des siècles passes autant que les ceuvres purement
littéraires ou les belles-lettres, en reflétant le climat de leur naissance et en contribuant
une connaissance de la vie intellectuelle de rhellénisme (p. 8). Cette méthode de travail est
imposée par le caractère meme des époques représentéks dans le present travail, mais loin
d'etre un simple travail d'erudition, lourd et déprimant, celui-ci se présente comme une synthese,
tres réussie, qui se lit avec intéret et plaisir. Il est le résultat d'un labeur persistant de plusieurs
années et de très vastes lectures.

Le plan du livre est le suivant : la poésie populaire ; répoque 1204-1453, d'un hel-
lénisme encore medieval, mais imprégné de courants nouveaux ; les iles de la mer Egée : Rhodos,
Chypre, et la Crete ; les Iles ioniennes et rhellénisme expatrié; la domination turque et "'époque
de la naissance de rhellénisme des années 1750-1821. Le principe d'un exposé par division
géographique a été choisi pour des motifs techniques, mais il n'est pas recommandable pour
comprendre le développement littéraire dans son ensemble. 11 est vrai que certaines Iles se trou-
vaient en dehors de l'Empire ottoman et que par consequent elles ne subissaient pas des influences
hétérogenes, mais le monde grec était relié par de nombreux fits, la littérature qui surgissait
dans une region pouvant eirculer dans tons les territoires habités par des Grecs et devenant ainsi
un bien commun. C'est pourquoi l'histoire litteraire a le devoir de découvrir ces relations et de
montrer les rapports réciproques des phénomenes ; elle peut également faire mieux ressortir de
cette manière la lutte entre innovation et tradition ou entre des conceptions propres it des re-
gions différentes.
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L'auteur a parfaitement compris l'importance de la littérature populaire pour la genese
de la littérature cultivée : Le plus grand poéte néo-liellénique, c'est le peuple grec lui-méme, et
sa poésie représente une suite ininterrompue de sa vie poétique à travers les siècles b (p. 15);
l'esprit des chansons populaires a pénetré presque toute la littérature poélique néo-grecque

jusqu'A nos jours i (p. 39). Le courant populaire apparalt dans la littérature byzantine des le
Vie siècle de notre ere, dans les chroniques de Jean Malalas et de Jean d'Antioche, dans la Chro-
nique Pascale et chez Theophane le Confesseur (IXe siècle). L'auteur n'insiste pas sur la littera-
ture cultivée ; il n'en esquisse que les figures representatives, pour décrire ensuite en déLail la
production populaire, par exeinple : le Chant d'Armuris, o un veritable chef-d'ceuvre du genre,
compose avec beaucoup d'art (p. 51) et l'épopée he Digénis Acritas, le plus important
monument littéraire de l'époque byzantine (p. 54). Le premier compte 200 vers tandis que
le dernier a plusieurs versions dont la plus longue se compose de 4778 vers. Le chant d'Armaris
date des VII*_ IXe siècles, c'est-à-dire de l'époque la plus difficile de l'histoire de Byzance, quand
l'Empire luttait pour son existence ; tandis que l'épopée de Digénis Acritas a vu le jour dans
la seconde moiLié du Xe siécle. Ces deux creations poétiques sont un symbole de la lutte populaire
contre les menaces d'ennemis qui se trouvaient hors des frontières de l'Empire, et elles refletent
la vie de province, laborieuse, confiante et Apre. B. Knös décrit avec beaucoup de talent le
caractère des héros et la beauté artistique de ces poèmes populaires. Il reproduit des passages
caractéristiques, traduits en francais, et il essaie d'expliquer ces creations par les événements
politiques contemporains. En general, la presentation des évenentents est bien faite et occupe
une place importante dans l'économie de ce travail, car elle est utile et aide it la comprehension
du phénomène littéraire ; mais les evénements ont A lcur base des causes plus profondes, de
nature économique et sociale, sur lesquelles l'auteur n'insiste pas comme il le devrait. Il insiste
d'ailleurs trop sur les commentaires modernes relatifs A l'épopée d'Acritas.

Des plus représentatifs pour la vie de la capitale (Constantinople) au XIIe siècle sont les
fameux Poèmes prodromiques, dus A un poète anonyme, identifié par certains avec l'écrivain
Theodore Prodrone, mort. en 1166; ces poèmes refletent les inégalités sociales, les abus des puis-
sants et plus particuliérement la condition difficile des écrivains ; ils rappellent par bien des
aspects l'ceuvre de Juvénal et de Martial du temps de la Rome antique. Tout comme l'Empire
romain au He siécle, l'Empire byzantin avait une grande étendue et un éclat apparent unique
dans le monde d'alors, tandis que les contrastes sociaux étaient plus accentués que jamais. En
1204 la capitale fut occupee par les Croisés, et l'Empire se démembra. Refait plus tard, II déclina
constamment jusqu'à ce qu'il tomba sous l'occupation turque en 1453. L'occupation étrangere
et l'émiettement rendircnt plus difficile la circulation des idées et des livres. Ils mirenl en peril
l'unité de in langue et laissèrent des traces profondes dans l'öme des individus. Le sentiment
populaire de solidarité, mais aussi de protestation devant l'occupation étrangére, s'est reflété
dans un remarquable poème de 9000 vers, la Clu-onique de la Morée, qui date de 1333-1346.

L'auteur analyse d'une maniere compétente la litterature populaire A la fin de l'Empire
byzantin : les romans d'amour, les livres populaires traduits, tels que Sandipa le philosophe
et Barlaam et Ioasaph ; puis le Roman d'Alexandre et la guerre de Trole et, finalement, le Phy-
siologue et l'Ornithologue (Poulologos), du XIV' siècle, comprenant aussi des allusions aux
Valaques du nord du Danube. 11 fait également des rapprochements intéressants avec la civili-
sation occidentale, cherchant â découvrir les causes de la déchéance byzantine. Ce chapitre non
plus n'insiste pas assez sur les facteurs économiques, ne décrivant que les consequences de nature
p ol tigue.

L'époque qui s'étend de 1453 â 1750 est analysée par regions géographiques : les Iles, la
Grèce continentale et, ensuite, la diaspora grecque. Le principe geographique est oppose au
principe chronologique et il morcelle l'exposé. En Crète, entre 1645 et 1660, prit naissance le
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roman d'amour Erolocrite, le poème national le plus important des Grecs pendant les premiers
siécles de la Turcocratie et longtemps après i (p. 256), écrit par Kornaros et comprenant environ
dix mille vers en une belle langue populaire. La diaspora grecque commence petit A petit
entrevoir 'Importance des Principautés Danubiennes, qui deviendront avec le temps le centre
le plus important de la renaissance culturelle néo-grecque. L'auteur (Merit en detail les trois
poèmes relatifs à Michel le Brave, et voit dans ce héros le symbole de la resistance it la domi-
nation ottomane. Ils totalisent 5550 vers et mériteraient d'etre réedites avec un commentaire
et une traduction romnaine, car ils représentent une source historique de premier ordre *.
(p. 414).

Le dernier chapitre, consacré à l'époque des lumières (1750-1821), est unitaire et
bien écrit. Les figures des encyclopédistes progressistes tels qu'Eugène Voulgaris (1716-1806),
Nicephore Théotokis (1731-1800) et Adamatio3 Korais (1748-1833) sont vivantes et par-
tieulièrement intéressantes. Cette époque fut animée par la Revolution francaise et atteignit
son point culminant dans la révolte organisée en 1821, contre la domination ottomane. Les écri-
vains grecs des Principautés Danubiennes utilisaient une langue savante et n'avaient pas de
contact avec le peuple grec. Il est done excessif de dire que les Principautés Danubiennes
furent presque en tout hellenisées * , quand on sait que les Grecs y étaient en petit nombre, dans
quelques villes, et que leur culture du XVIIIe siécle n'a laissé dans la langue roumaine que
quelques dizaines de mots, non populaires et certains meme de nuance pejorative. Par contre, le
poète Jean Villaras (1771-1823) vécut au milieu de son peuple et compte parmi les premiers
A avoir annonce les temps modernes. 11 eut une grande influence sur le développement de la
langue poélique néo-grecque du XIXe siécle.

L'auteur suit parfois de trop près certains chercheurs dans leur tendance A exalter la
tradition glorieuse de l'époque antique et A minimiser l'apport du peuple grec sous la domina-
tion ottomane, mais nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que la puissance vitale
du peuple ful toujours vive et créatrice, el que les vestiges de cette influence persistent sans
aucun doute jusqu'à nos jours. Conclusion qui se détache aussi dans l'ensemble de la présente
synthèse, qui représente une contribution précieuse et merite d'etre étudiée avec toute Fatten Lion
requise.

H. 31 thelescu

ZOIDIS, GEORGES I., Kcova.rcoravog Koptaxoü'Apt.wrice4. `Icrropt.xt pcoypcaptcz [Constantin
Kyriakou Aristias. Biographie historique], 1964, 82 p.

Constantin Aristias est l'une de ces figures qui intéressent tout autant les Grecs que les
Roumains. II est ne Grec, mais ii Went en Roumanie ; il combattit en 1821 pour la cause grecque,
mais aussi pour la cause roumaine en 1848. Ii fut l'Ame du theatre grec et roumain de Buca-
rest, ainsi que le fondateur du theatre d'Alhènes. 11 eut une vie mouvementée et une activite
multilaterale, contribuant en mettle temps à la renaissance culturelle grecque et rouinaine.

Jusqu'A l'heure aetuelle nous n'avons pas eu une biographie de l'ensemble de son activité.
Les chercheurs grecs qui se sont occupés de lui ignorent en grande partie l'activite qu'il eut
en Valaehie et les Roumains son activité en Grèce.

La monographic de Zoidis vient combler les vides existant dans nos connaissances rela-
tives A l'activite d'Aristias. S'élant livre a des reeherches d'archives et réunissant la biblio-
graphie grecque et roumaine, l'auteur nous présenle in figure complexe et l'activité multilatérale
du combattant, de l'artiste de talent, du bon professeur, de l'écrivain et du traducteur que fut
Aristias.
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Le livre de ZoIdis est divisé en 14 courts chapitres, oa il traite de la jeunesse d'Aristias ;
de la formation de son caractère combatif ; Constantin Aristias et l'Hétairie ; le porte-drapeau
de la révolution de 1821 ; il se réfugie en Italie et à Corfou ; son retour à Bucarest ; Aristias
Athanes ; dans les remous de la révolution de 1848; la route amére de l'exil ; son activité après
son retour ; fin d'une vie mouvementée, ce sont la tout autant de titres de chapares.

L'auteur a utilisé des matériaux conservés au Musée du Thdatre National de Bucarest,
lesquels l'ont aidé à élucider des points obscurs de la vie d'Aristias. Il a réussi ainsi à déterminer
le lieu de naissance de ce dernier, car les affirmations de ceux qui se sont occupés de sa vie ne
concordaient pas. Grace à Zoldis nous savons maintenant avec précision qu'Aristias est né en
1800 it Bucarest.

L'auteur montre le rale joué par Aristias pendant la Révolution grecque de 1821. Inscrit
parmi les premiers dans le Bataillon Sacré, il combattit à Dragasani et, échappant it la mort comme
par miracle, il se réfugia en Autriche et de la en Halle. Il connut a Rome le philhellène Guil-
ford qui le prit sous sa protection et l'aida à continuer ses études de langues étrangères et
d'art dramatique. Il a d'ailleurs interprété le rale de Sail' de la tragédie d'Alfieri dont il donnera
plus tard une traduction en roumain.

D'Italie, Aristias partit pour les iles Ioniennes, où il organisa en 1825 une troupe de dilet-
tantes et donna quelques représentations. En 1827 Aristias revint en Valachie où il fut immé-
diatement nommé professeur de grec et de français au lycée Saint-Sabba (Sf. Saya) de Bucarest.
II s'occupa alors de réorganiser l'activitd thatrale avec l'aide des élèves de ce lycée, lesquels
répétaient après les cours les pikes qu'ils préparaient sous la direction de l'infatigable Aristias.

En 1833 fut fondée en Bucarest la Société Philharmonique par Heliade Radulescu,
I. Cimpincanu et Aristias. La contribution d'Aristias était d'une pièce d'or par mois et il
s'engageait également à donner gratuitement six heures de leçons d'art dramatique (p. 36).
Après un labeur assidu de six mois, Aristias put donner avec ses élèves la première représen-
tation théatrale avec Mahomet ou le Fartatisme, tragédie de Voltaire. La contribution d'Aristias
it la fondation et au développement du thatre roumain est importante, mais le vaillant artiste
et metteur en scène rencontra bien des difficultés du fait de la censure. Le Britannicus de Racine
fut interdit, Ion Vacarescu, le traducteur, ne jouissant pas de la sympathie des autorités.
Brutus de Voltaire fut également repoussé comme trop révolutionnaire. Le prince régnant sup-
prima la subvention qu'il accordait au thatre roumain et encouragea beaucoup les troupes
étrangéres. Découragé, Aristias partit à Athanes (p. 39). En juillet 1840 il foula avec beaucoup
d'impatience et d'émotion comme il le dit lui-méme dans la préface de sa tragédie
'Apó&o xca 'Aptcrroyeilwv la terre grecque, pour la délivrance de laquelle avait combattu
et s'était sacrifié son père.

Dés son arrivée à Athanes, Aristias fonda une société philodramatique, et le 25 septembre
1840 il lança un appel pour la fondation dans la capitale de la Gréce d'un thdatre grec devant
faire concurrence aux troupes de thatre étrangères. L'appel de cette société porte les noms de
plus d'un de ses amis de Bucarest tels que Gh. Leventis, Iacovaki Rizos, Gh. Gennadios,
K. Domnandos et D. Photilas (p. 46).

Les difficultés qui l'avaient déterminé à intcrrompre ses représentations a Bucarest et
it partir it Athénes y surgirent aussi. L'esprit progressiste de sa tentative étalt en contradiction
avec la politique et les buts des Bavarois de l'entourage du roi Othon. Après quelques représen-
tations, Aristias dut abandonner sa patriotique tentative et, plein d'amertume, il retourna
Bucarest. Le 26 juin 1841 il écrivait au comité de la Société philodramatique : Je suis retourné
là d'où je suis parti, appelé par la voix du devoir. Les bons Roumains m'ont reçu avec joie...,
mon sort m'a éloigné de la Gréce, bien que j'aie cherché à m'en approcher le plus possible...
(1). 51)-
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Mais a Bucarest non plus le sort ne lui a pas souri. Parmi ceux qui y organisèrent la
révolte de 1848, se trouvait aussi comme cela résulte des documents conserves aux Archives
de l'Etat it Bucarest l'infatigable Aristias, commandant de la garde nationale (p. 57). Le mo u-
vement ayant été étouffé, Aristias fut exile. Il s'évada pendant la deportation et se réfugia
Paris d'oa deux ans aprés il revint a Bucarest. Le 18 avril 1880, le grand patriote ferma les
yeux pour toujours, heureux d'avoir pu voir ses deux patries la Grèce et la Roumanie libres
et indépendantes.

Le livre de Zoldis, qui intéresse tout autant les Grecs et les Roumains, est bien venu.
C'est la plus complete etude de toutes celles qui ont été écrites, jusqu'à present, sur Aristias,
11 est fondé sur une bibliographie grecque et roumaine trés complete, sur des recherches dans
les archives et sur les témoignages des descendants de Constantin Aristias.

Ariadria Camariano-Cioran

MIRAMBEL, ANDRE, Anthologie de la prose néo-hellénigue (1884 1961), 2e edition revue et
augmentée, Paris, Librairie Klincksieck, 1962, XXIV + 377 p.

Cet ample recueil est destine avant tout a l'apprentissage du néo-grec et a une prise de
contact avec sa littérature. Aver.. les 46 morceaux choisis qu'il compte, il offre un excellent
moyen de se faire une idée precise et variée des genres littéraires cultivés par les écrivains moder-
nes de la Grece et des caracteres linguistiques de leur langue. Peut-etre regrettera-t-on l'absence
totale du theatre. Loin d'étre un manuel, cette anth ologie est avant tout un livre de lecture
attrayant. Par rapport a sa premiere edition, parue en 1950, celle-ci s'est enrichie de 12 auteurs
de plus. Chacun des extraits retenus par le professeur Mirambel caracterise dans l'esprit du lecteur
la langue, le talent et les preoccupations des hommes de lettres sur lesquels a porté son choix.
Le plus ancien est Emmanuel Roidis (1835-1905) ; le plus recent, Rénos Apostolidis (né en 1924).
Nous avons la une vue d'ensemble de la prose néo-grecque de 1884 it 1961.

Cette anthologie s'inscrit au nombre des ouvrages destines a faciliter l'étude de la langue
et de la littérature de la Grece moderne. Ce qui a rendu indispensable l'élaboration de ce recueil,
c'est indubitablement l'absence vivement ressentie de travaux de ce genre. Si pour la poésie on
peut encore tabler sur H. Pernot, La GrPce actuelle dctns ses poPtes, Paris, 1921 ou S. Baud-
Bovy, Poésie de la Grèce moderne, Lausanne, 1946, il n'en était pas de meme pour la prose.
Telle est la lacune didactique que vient combler le profeseur A. Mirambel. Son livre, et on lui
en saura gré, s'avere également un excellent instrument d'orientation dans le domaine de
la prose néo-hellenique, qui connait un magnifique renouveau depuis la fin de la derniere guerre
mondiale.

Le commerce de ce recueil implique une remarque : la diversité orthographique d'un
écrivain grec à l'autre. Faute d'une uniformisation officielle, chaque auteur a en quelque sorte sa
propre orthographe. Monsieur Mirambel a respecté ce caractere de la littérature contemporaine.
Ce qui permet au lecteur une hide exacte de cette question si débattue.

Loin de nous l'intention de passer en revue tous les écrivains et les fragments de leurs
ceuvres qu'englobe ce volume. Mais comment ne pas en citer au moins quelques-uns, f at-ce au
hasard, si l'on desire réellement inciter autrui à ouvrir cette anthologie7 Voici, par exemple,
un conte de RoIdis, Milia. Ou encore l'histoire d'Annio, fragment de la nouvelle de Georges
Vizyinos, Le péché de ma mPre. Aux Histoires insulaires d'Argyris Eftaliotes est emprunté le
morceau intitulé Marinas Kondaras. Iannis Psichari est present ici avec L'archimandrile,
nouvelle tirée de son livre A l'ombre du platane, et Andre Karkavitsas l'est avec La mer.
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I I/ s'agit de toute evidence du prince dc Valachie Jean Georges Karadja (1812-1818),
retire A Athenes, oil il mourut en 1844. Son oraison funebre a été publiée, rappelons-le,
dans la Revue historique du Sud-Est européen ,, XXI, 1944, p. 234-240.
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A Constantin Christomanos on doit tel passage du Livre de l' impératrice Elisabeth. Les
Sounotes ont inspire Yannis Vlachoyiannis. Des Biells de Stratis Myrivilis on lira ici La guerre.
Quelques pages des Egares de Lilika Nakou s'y rencontrent également. Le Chypriote Nikos
Nikolaldis, lui, cst représenté par le fragment intitulé Les serviteurs (extralt de ses Edens).
Spyros Mélas évoque dens Le vieillard de Merla la lutte pour l'indépendance hellénique, la figure
de Miaoulis, de Kolokotronis et raconte mettle une anecdote (vraie ou romancée?) sur le mariage
d'une petite fille du prince de Valachie Yannis Karadja 1. Dido Sotiriou et son roman Les
mor* attendent ne sont pas non plus absents de ce recueil. Faute de place, il faut nous resigner
A passer sous silence une longue suite d'écrivains des deux sexes. Pour la plus grande joie des
lecteurs qui auront sans doute plaisir A les y découvrir eux-memes.

Une notice biographique, par trop courte it notre sens, nous renseigne rapidement sur
la patrie, la date de naissance et, au bcsoin, celle du déces de chaque auteur. Elle renferme
aussi l'énumération de ses principales ceuvres. Heureusement, l'introduction clairement ramassée
en 11 pages bien nourries, représente un 41 apercu des caracteres et du développement de la
prose néo-hellénique s.

Une biiographie judicieuse orientera A souhait les personnes désireuses de connaltre en
detail les origines de la prose néo-hellénique et de saisir la place qu'elle occupe dans l'ensemble
de la littérature néo-grecque et meme dans la république des lettres.

A eke des articles de critique littéraire que le professeur Mirambel consacre inlassablement
aux problèmes que soulèvent la langue et la littérature néo-helléniques, ce volume, oa seule la
prose est représentée, sera des plus utiles, car en développant sensiblement nos connaissances
dans cette direction, il les arrache it un isolement indigne de leurs mérites et de leur glorieuse
ascendance.

Souhaitons qu'il élabore un jour une autre anthologie, le florilege de la poésie de la
Grece moderne, pour nous faire admirer ainsi dans tout leur éclat ces deux facettes de l'hel-
lénisme contemporain.

M. Marineseu-Himu
et P. .5. Nasturel
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Linguistique

POGH1RC, C., La valeur phonetique de l'oscillation graphique thrace ale if la lumigre des donnees
des langues balkaniques modernes. Studii clasice », III, 1961, p. 33-37.

En abordant le problème de l'oscillation graphique ale dans les mots thraces, l'auteur
présente d'abord les explications données A ce phénomene jusqu'e present ; il precise ensuite
qu'il n'est pos question du passage de l'e e thrace A un a a ou inversement, mais du fait
que le son respectif de la langue thrace n'avait pas un correspondent exact dans le grec ou le
latin. Ces deux langues ne possedaient done pas un signe graphique propre et l'oscillation cons-
tatée est justifiée.

L'opinion de l'auteur est que la voyelle thrace qu'on discute est une voyelle du merne
type que le roumain * A s, l'albanais * ë * , le bulgare a s s. L'alphabet latin ne connaissait pas
de signe correspondent, car la langue latine ne possédait pas le son discuté ; voile pourquoi la
transcription des noms propres thraces en alphabet latin ou grec présente ces oscillations, dues

la prononciation sIe cette voyelle, par les uns plus près d'un a a s, et plus près de a e par
d'autres.

Une preuve que ce son a été hérité par le roumain, l'albanais, le bulgare et quelques.
parlers du nord de la Grece, est le fait que les territoires occupés par les langues mention-
nées plus haut sont égaux au territoire habité jadis par les Thraces. La seule difficulté reside A.
prouver l'existence de ce son dans la langue thrace, car les noms propres des Thraces ne se sont
presque pas transmis aux peuples balkaniques. L'auteur essaie, néanmoins, d'apporter quel-
ques exemplee pour confirmer son hypothèse, exemples que nous considerons convaincants : une
ambiance consonantique spécifique, où apparatt l'oscillation ale, la prononciation a as des-
voyelles en syllabes non accentuées (dans les Oiseaux d'Aristophane), etc.

L'auteur remarque cependant, que l'oscillation ale représente parfois seulement une
prononciation dialectale différente.

REV. ETUDES SUD-EST EUROP. II, 3-4. P. 675-708, BUCAREST, 1964
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En comparant les langues balkaniques modernes, on peut donner done une explication
plausible sur l'oscillation ale et soutenir l'opinion de l'origine thrace du roumain , de l'alba-
nais se o, du bulgare .

A. G.

BARIC, HENRIK, Albanische und albanisch-rumiinische Wortstudien. Nauéno Drugtvo
Bosne i Hercegovine. Balkanologki Institut. Godignjak o, II, 1961, p. 21-45, Sarajevo.

L'auteur étudie 34 mots, dont 29 albanais et 9 roumains. II considere comme autoch-
tones, c'est-a-dire indo-européens, les mots albanais suivants i athet aigre, reche", akol domes-
tique", beronje stérile", bife fille", bushtre chienne", thek secher au feu", theke pompon,
frange", grun, grail bid", joshe grand'mère maternelle", handhele couleuvre", kohe temps",

!cure peau", lesh Iaine, cheveux", lis arbre, chène", nulë aYeule", pese cinq", puzhmuzh
escargot", shitonj ensorceler", klanj, ganj pleurcr", shpreh exprimer", ulk, ujk loup",
vjesht, vjeshte automne", zgjonj reveiller", zog oiseau". Toujours d'origine autochtone sont
considérés aussi les mots roumains : balaur dragon", bunget forét de chenes", mare grand",
madre petits pois", sopirld couleuvre", larc enclos a bestiaux" et urnal trace". L'auteur
&fend l'étymologie proposée par I.A. Candrea pour fleimind affamé", du latin flamabundus,
en montrant que le sens de faim" peut s'dtre développd à partir de la notion générale de
torture, douleur, souffrance" et qu'il existe des parallélismes, dans les langues les plus diver-
ses. L'explication du mot roumain bunget fora épaisse de chënes", par l'albanais bung chene"
et le suffixe latin -et, a déja aft donnée par H. Tiktin dans le premier volume de son dictionnaire
paru en 1903.

H. M.

ÇABEJ, EQREM, Craciun. Eludes el recherches linguistigues, Bucarest, 1961, miller 3,
p. 313-317.

Considérant les theories émises jusqu'a présent concernant l'origine du mot Craciun
(Noël), comme non satisfaisantes, Çabej tache de l'expliquer en s'appuyant sur la culture
materielle qui fait parfois lumiére aussi dans le domaine de l'histoire des mots. Ce n'est pas
au latin qu'il faut chercher les origines de ce mot. Il n'est pas slave non plus. C'est un mot que
les Roumains ont crée eux-mdmes de l'albanais kerceni, qui signifie troneon, bache ou souche.
Les variantes macédo-roumaines craciun Jo, e carciun s et méglénoroumaine s carciun * prou-
-vent qu'il est question d'un emprunt a l'albanais datant de la periode de la langue roumaine
commune. Cette période coinciderait, dans l'histoire de la langue albanaise, à celle dans laquelle
le groupe voyelle+ nasale s'est conservé comme tel. Çabej croit que le mot a pénétré en roumain
clans son sens profane de s souche * , e bfiche * en évoluant ensuite vers bache de Noël pour
finir par désigner la Me mdme. L'évolution signalée est expliquée par un rite peen, repris
plus tard par les chrétiens. La veille de Noël on mettait une bache près du feu qui était l'objet
cl'une attention particulière de la part des habitants de la maison. C'est ainsi que la veille de
Noël porte le nom de bache chez plusieurs peuples comme les Albanais, les Serbocroates, les
Lettons. Chez les Roumains il n'y a que de faibles traces de cette coutume en liaison avec
la veille du nouvel an. L'auteur voit dans l'expression roumaine s soir de Noël (seara Craciu-
nului) une expression semblable a l'albanais nota e buzmit o nuit de la btiche
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BESEVLIEV, V., Amlaidina und Sippe, dans «BantiancRo Eannoananme*, sLinguistique
balkanique*, III, 1961, P. 67-70.

Il s'agit du nom du vicus Amlaidina de l'inscription CIL III 13743 trouvée A Urluchioi
près de Techirghiol dans la Dobroudja roumaine. La seconde partie du nom, -dina, faisant
-son apparition dans de nombreux noms de lieux de la Dobroudja et de la Bulgarie du nord-est
.(Asbolodina, Paladina, Gizidina, Bassidina, Beledina, Bisdina, Residina, Adina) représen-
terait le pluriel d'un mot qui, selon W. Tomaschek, aurait eu la meme acception que le
celtique -dunum forteresse*. L'auteur envisage aussi l'éventualité de son simple relle de suffixe,
comme le slavo-bulgare -isla (Valovina, DoviSta, PraviSta, etc.) ou comme le latin -iana (Can-
.didiana, Tauriana, Ulpiana, etc.). Il n'aurait rien it voir avec des noms de lieux comme
Dinogelia, Dinion, Dinia, qui, d'apreg D. Deeev, se rapporteraient aux noms de personnes
Dines, Dinus. D'apres l'opinion de l'auieur, les toponymes en -dina seraient d'origine gAte
par excellence et appartiendraient notamment A la population gete des Crobyzes.

R. V.

NOVAK, GRGA, Star Grci na Jadransku mom [Les Grecs anciens dans l'Adriatique], s RA.
Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti*, 322, 1961, p. 145-221.

L'auteur se livre A une analyse compdtente des sources antiques et corrobore leurs
résultats A l'aide des données archéologiques. Il essaie de préciser l'époque de naissance de
chaque colonic grecque et en montre le sort. Ainsi, Epidamnos (Dyrrachium, aujourd'hui
DurrEs) apparut vers l'an 627 avant notre ère ; Korkyra Melaina au VI siècle ; Issa (Lissa)
.entre 398 et 385; Pharos entre 384 et 355; Epetion au Me siècle ; Tragurion en l'an 219
avant notre ère ; Aspalatos (aujourd'hul Split) aux Ille He siècles, Salona (aujourd'hui
Bolin) aux Ile jer siècles avant notre ére. L'élément grec de Salona a persisté méme sous
la domination romaine, mais la ville devint alors une cite dont la population parlait le latin.
En general la presence des Grecs n'a pas éte notable sur l'Adriatique. C'est ainsi que les
linguistes peuvent s'expliquer la circonstance que l'influence grecque antique a laissé peu de
traces en albanais, en dalmate et en serbo-croate.

H., M.

STATI, SOR IN, La langne des inscriptions lalines de Dacie el de Scythie Minor, e Studii cla-
sice *, III, 1961, p. 143-146.

Etudiant la langue des inscriptions latines de Dacie et de Scythie Minor, l'auteur dé-
snontre, au moyen d'éléments de phonetique, de morphologic, et de syntaxe, l'unité du latin
vulgaire, les exemples analyses illustrant l'existence des mémes phénomènes dans toute la
Romania.

Dans le domaine de la plionétique, l'auteur discute la perte des consonnes finales,
phenomène explicable morphologiquement par la tendance A Vunification des cas. Pour la mor-
phologie, le trait caractéristique est la tendance vers un cas unique, vers un cas general, qu'on
Tetrouve dans les exemples de Dacie et de Scythie Minor. Par contre, la flexion verbale ne
presente pas la perte de « m * et s s s en position finale. Ces derniers etaient nécessaires
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pour reconnaltre les diverses personnes, tandis que pour la flexion nominale d'autres signes
distinctifs s'étaient développés (les prépositions, l'ordre des mots).

La syntaxe ne peut pas étre étudiée sur les inscriptions, qui ont une structure gramma-
ticale élémentaire et utilisent d'habitude des formules devenues traditionnelles. Néanmoins,
on retrouve quelques nouveaux phénomènes comme Je désaccord, explicable morphologique-
ment par l'apparition du cas général, unique. De plus, on observe que l'accusatif devient le
cas prépositionnel par excellence.

Toutes les modifications constatées par l'auteur portent it la conclusion de l'unité du
latin vulgaire dans toute la Romania.

A. G.

IRMSCHER, I., Die Benennung des Schwarzen Meeres bei den Byzantinern, Prague, 1962,
18 p. Tirage à part de Byzantinoslavica //, XXIII, 1962, 1.

Après avoir rappelé l'origine des noms '2Zetvog (> ir. ax§aEna) et I16vToç Ego/Nog,
que la mer Noire Avait chez les Anciens à caté des appellations sporadiques de I16vToç Maccg.
et 116./Toç Exuetx6ç l'auteur poursuit, par une analyse minutieuse, le sort de ces noms
dans la littérature byzantine, en constatant que jusqu'en plein moyen Age c'est toujours
le nom antique de I16vToç Egavoç que les auteurs byzantins continuent it utiliser avec
la plus grande fréquence. Les formes dérivées, comme I16vTog, 1-1ovTLxii Wactcrace, 6
Ego/Nog, T6 Egetvov 11iXotyoç, T6 Ilownxbv 7raarg, s'y rencontrent souvent aussi. Ce.
n'est qu'au XIIIe siècle que le nom actuel de mer Noire fait sa première apparition dans
une source byzantine &rite. 11 s'agit d'un document de l'an 1265, qui se trouve dans les
archives d'État de -Vienne et où l'on lit pour la première fois le nom Ma6p-1 Ocastacra.
Une fois pénétré dans la routine des clercs byzantins, ce nom finira vite par devenir d'un
emploi général et par supplanter complètement le nom antique 116vTog E5ctvoç. Ce succès
est dtl, à notre avis, à la puissante vitalité du concept originaire de noir Jo, *sombre I),
contenu dans les formes anciennes "Metvog = aVeana et 116vToç Maag et constamment
conservé chez les populations riveraines de cette mer. La transformation de ce concept en Egewog,
dont le caractére euphémique n'avalt de sens que par rapport aux superstitions spécifiques
des navigateurs grecs de jadis, resta tout à fait étrangère aux Scythes, aux Gétes, aux
Thraces et aux autres populations locales avec lesquelles les Grecs sont venus en contact
on qui leur succédèrent. Aussi, dans les conditions nouvelles de l'époque byzantine, cet
euphémisme devait-il finir par perdre sa force d'expression et rester une forme morte,
maintenue seulement it la faveur des manières archaYsantes des écrivains. Dans le parler
courant, le nom de mer Noire avait pris le dessus probablement dOja depuis longtemps.

R. V.

REICHENKRON, G., Zur römischen Kommandosprache bei byzantinischen Schrifistellern,
Byzantinische Zeitschrift *, L IV, 1961, p. 18 27.

Au Vie siècle de notre ère persistaient encore dans l'armée byzantine les commande-
ments militaires en latin, bien que la majorité des soldats parlassent le grec. Les Ocrivains
byzantins Jean Lydus et Pseudo-Mprice nous ont conservé 50 formules de commandement
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en latín. Dans la Tactique de l'empereur Leon, au commencement du Xe siècle, les paroles
de commandement figurent en grec. Cette circonstance aide la critique des textes, car les
ordres donnés en latin et insérés dans les manuscrits des écrivains byzantins du VI° siècle
nous ont été transmis de maniere défectueuse. L'auteur examine plus particulièrement le
passage suivant de Pseudo-Maurice, XII, 14 (edition Scheffer, p. 319) : v.cm/Scresx

xecracescç voyfiloq solitipasig 5p8ivey. crepriáTECOV [3zv8ocrixiscç vitto Sißism [3,:iv8oup. is ivtxog
crexoucksto p.

Aprks l'avoir confronte avec le passage respectif de rceuvre de Leon (Tactica, VII, 665),
il propose de le lire comme suit : Silentio I Mandate caplatis I Non vos turbetis I Ordinenr
servalis I In bando sequitisl Nemo dimittat bandum, et inimicus sequatur I. Les conclusions
détachées de cette citation et d'autres encore sont les suivantes : les ordres étaient donnés en
latin vulgaire et non classique ; ils comprenaient des faits de langue caractéristiques, rencontrés
aussi dans les écrits latins de caractire populaire. Le verbe sequor * je suis s, avait des formes
actives et non deponentes. Certains mots contenus dans ces formules de commandement ont
survécu dans les langues roumaines : ambulare s marcher, captare écouter attentivement r
(cf. en roumain a cata a cauta), minare = minare s conduire s. L'auteur transcrit voi43og
sout/Plocsig = non vos turbelis. Il serait utile de trouver dans d'autres sources des faits
appuyant la transcription non vos turbatis. Les formes d'impératif négatif du roumain auraient
aussi leur source dans la langue latine.

H. M.

CHRISTOS, GEORGES, Tò yXcocsaiicò 18LcorAce rip.oe Kaasoptaç [L'idiome linguistique de
Germas de la Castoria], Thessalonique, 1962. Societe d'études macedoniennes. I3iblio-
thèque macédonienne, n° 23, 8 + 440 pages.

L'auteur nous présente ici un ouvrage tris minutieux de linguistique, qui constitue une
sérieuse contribution A l'étude des dialectes néo-grecs. L'idiome parlé A Germas, village du nord-
-ouest de la Grèce, était inconnu des linguistes grecs. C'est dire que le travail de Christos
apporte d'utiles complements A l'étude des dialectes grecs septentrionaux. L'idiome de Germas-
est d'un exceptionnel interet en raison de ses particularités. On y rencontre par exemple des-
archaismes lexicaux et phonétiques inusités en néo-grec, ainsi que certains phénomines pho-
nétiques tres curieux, la disparition de la lettre A (1) du groupe A (cl). En meme temps, les.
mots d'origine slave y sont rases, bien gull s'agisse d'une localité située sur le&
confins du nord de la Grice, en revanche on constate l'influence du Iatin, du byzantin
et du turc.

Comme il est dit dans la preface, cette etude a nécessité des dizaines d'années de
recherches. Afin de rendre exactement les sons de ce dialecte, l'auteur a utilise également certain&
caractères empruntés à l'alphabet latin. La preface montre encore que ce parler atteste revo-
lution normale du grec ancien et que c'est lui qui a dominé constamment pendant la domi+
nation turque en Macedoine.

L'auteur donne ensuite le glossaire de l'idiome étudié (p. 1-353), en fouenissant pour
chaque vocable l'explication requise. Pour les substantifs, il indique aussí la forme du pluriel ;
il donne les temps principaux des verbes. Suit (p. 354-360) une liste de noms propres. Le
dernier chapitre (p. 361-433) renferme des observations grammaticales sur cet idiome.

L'ouvrage de Christos représente une etude complète de l'idiome de Germas qu'il a
étudié sous tous ses aspects.

A. Cr.
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TEKAVCIC, P., Toponomastica romanza di Dignano d'Istria, Studia Romanica et Anglica
Zagr abiensia *, 11, 1961, p. 67-90.

L'auteur étudie en tout 112 toponymes releves sur le territoire de la localité de Dignano
(Istrie du sud-ouest) et recucillis par lui de 1957 A 1961. Ils fournissent certaines precisions
sur la position du dialecte istrien, lequel fait partie du systeme de la langue italienne : le
toponyme Bdsi (latin &mu s buis, arbuste decoratif à feuilles ovales.) montre par rapport
Au toponyme Fonde (latin fundus i fond .), que dans ce dialecte se croisent les phénomènes

> o avec ti latin conservé; la sonorisation des consonnes intervocaliques prouve une influence
venue de l'Ouest ou du Nord-Ouest (Paciérna, latin paterna 4( paternelle *; calderiva, latin
wills calle * et ripa, rive, rivage ; Tian, lat. titionen s tison s, figure A còté de l'it. tizzone
et de l'engadin tizzun; le toponyme Zaneveri, lat. ienuperu suffixe -etum, coIncide avec it.
ginepro, mais diffère du roum. jneaptin, qui derive de iuniperus). Les faits discutés dans cet
article montrent que le dialecte istrien s'oriente vers l'Ouest et le Nord-Ouest, et non pas vers
le Sud, c'est-h-dire vers la langue dalmate.

H. M.

FLORA, RADU, Dijalektolaki profit rtununskih banalskih govora sa Vr§aJkog podrulja, sa
34 lingvistieke karte i 32 dijalektalna teksta [Le profil dialectologique des parlers
roumains du Banat, district de VrSac, avec 34 cartes linguistiques et 32 textes dialectaux],
Novi Sad, 1962, 168 p. (Matica Srpska. Posebna izdanja).

L'auteur prepare un Atlas linguistique des parlers roumains du Banat Yougoslave
(ALBI) à l'aide des matériaux recueillis en 40 endroits, reportés sur quelque 1800 cartes,
L'enquete sur laquelle repose le present travail remonte aux années 1951-1954. Certains de
ces matériaux ont deja été discutés dans les revues s Lumina * (de VrSac, t. VIVIII et
XIII), Juinoslovenski filolog s (t. XX) et s FoneticA i dialectologie (t. I). On trouve
la page 12 les noms de 57 informateurs appartenant A 12 localités : Sveti Jovan, Margita, Mar-
kovac, RitiSevo, Kustilj, Vojvodinci, Vlajkovac, Mali Zam, Malo SrediSte, Mesid, So eica et
Jablanka. Le travail comprend les chapitres suivants : I. Introduction (p. 15-26) ; II, Le
terrain, la méthode et les résultats de l'enquete (p. 27-34) ; III. Informations historiques
concernant les localités enquétées (p. 35-44) ; IV. Les facteurs de l'unité du district de Vitae
(p. 45-69) ; V. Le distancement phonétique et lexical du district de Vrtac par rapport au
reste du territoire ALBI (p. 70-90) ; VI. Le distancement morphologique du district de
VrAac (p. 91 95) ; VII. Phénoménes phonetiques caracteristiques (p. 96-105) ; VIII. Quelques
particularités morphologico-syntaxiques (p. 106-115); IX. Particularités lexicales (p. 116
125) ; X. Interferences linguistiques de type particulier sur ce terrain (p. 126-152); X. Textes
dialectaux (p. 153-165). Les matériaux sont bien choisis et la me thode excellente. L'auteur montre
qu'il est au courant des plus récents résultats de la dialectologie et apporte une contribution
précieuse de linguistique roumaine qui fera avancer sans aucun doute la connaissance des
rapports linguistiques roumano-slaves. Ces recherches faciliteront quelque peu les rapports
culturels roumano-yougoslaves.

H. M.
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MULJ ACIC 2ARKO, Arai pejorativi romanskoga podrijella. Neki refleksi od cap ra u na.finr
dijaleklima [Les péjoratifs serbo-croates d'origine romane. Quelques reflets de capra
dans les dialectes serbo-croates], dans e Radovi. Razdio lingvistiéko-filolo§ki. Filo-
zofski Fakultet *, Zadar, III, 1961-1962, p. 115-138.

L'auteur s'est Byre A une enquete dans 181 localités et il en a obtenu les risultats suivants.
Les reflets du mot CAPFtA se rencontrent Llans les Iles de Koréula et de Hvar, ainsi que sur
le continent, sur une aire comprise au nord entre Crikvenica (un peu plus bas que Rijeka),

l'est jusqu'à Banja Luka, Doboj et Foéa, et au sud jusqu'A Bar (non loin de la fronlière
yougoslave-albanaise). Par consequent, il s'agirait d'une aire géographique longue d'environ
500 km et large par endroit de 250 km. Sur cette aire apparatt une zone restreinte plus
ancienne (kipra provenant d'une forme romane médiévale *kapra) et d'une forme plus récente
(kebra). Avec le suffixe slave -ara, kebra a donne les formes kebara ou kebura, resultant de
kebrara. Ces formes provenant de CAPRA se son croisées avec le mot kevara * Anesse, femme
pouvant travailler comme un muleto, resultant de EQUIFERA = kevra suffixe -ara.
Comme suite, les emprunts ont fusionné et acquis, en majeure partie, un sens péjoratif, à savoir
celui de femme capricieuse el désagréable o.

H. M.

POPOVIC, IVAN, Valacho-Serbica. L'influence de la langue roumaine sur le serbo-ero ale el
sa géographie, Nau'eno Dru'stvo NR Bosne i Hercegovinc. Balkanolaki Institut. Godit'on-
jak *, II, 1961, p. 101-121.

L'auteur présente d'abord les elements roumains rencontrés à travers la Serbie, puis
ceux qui Sont répandus dans toute la Yougoslavie. Il essaye de fixer l'aire de cheque mot et
conclut que : L'on pourrait d'ailleurs facilement multiplier les exemples. Il faut y ajo4iter
que les patois serbo-croates, au point de vue du vocabulaire, n'ont été jusqu'A present pour
ainsi dire étudiés que par begird, de sorte que dans l'avenir, vraisemblablement, le nombre
de roumanismes releves par les etudes linguistiques serbo-croates augmentera considérablement
(p. 108). Apres avoir passe en revue les mots roumains passes dans la langue litteraire serbo-
croate et dans la toponymie, l'auteur cherche des points d'appui pour expliquer la stra-
tification de ces elements. Il distingue une couche plus récente cristallisée surtout par suite
des &placements pastoraux, mais aussi par suite des rapports entre agriculteurs ; il constate
ensuite une influence plus ancienne, expliquée en partie par la persistence de l'elément roman
dés l'époque de la domination romaine. Il adopte à ce propos une attitude favorable envers
la these de N. van Wijk, pour qui, entre Bulgares et Serbes, il a persisté longtemps, dans
les regions danubiennes, une population romane : ce substrat a laissé des traces dans les parlers
slaves qui s'y sont superposes. La question du berceau de la langue roumaine est plus
complexe que ne se la représente l'auteur ; elle dolt etre affrontée avec des moyens varies
et multilateraux, qui dépassent les possibilités de la linguistique. Nous sommes d'accord avec
l'auteur quand il affirme que s le latin balkanique n'a jamais existé en tant que langue unie
(p. 118). La présente contribution renferme des suggestions précieuses et met en evidence une
série d'interactions linguistiques sur l'étendue de l'Europe du sud-est, où de tels phenoménes
sont frequents et exigent une large collaboration afin de pouvoir etre élucidés aVec chances
de succés.

H. M.
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IVId, MILKA, Les éléments morphologiques auxiliaires aux formes casuelles dans la langae-
serbo-croate, Zeszyty Naukowe Uniwersytetca Jagiellonskiego, Prace jezykoznawcze *,
Kralt6w, 4, 1961, p. 303-306.

En notant avec A les situations oil le nom au cas respectif est librement employé,
c'est-i-dire non accompagné par un autre moyen morphologique auxiliaire, avec B les situations
oil le nom est indispensablement accompagné par une préposition et avec C les situations où
le nom est toujours indispensablement accompagné par un déterminant quelconque, Milka
Ivié donne le schéma suivant pour illustrer la situation de la langue littéraire serbo-croate :

Nominatif A
Génitif ABC
Datif AB
Accusatif AB
Instrumental ABC
Locatif

L'emploi des cas libres (A), accompagnés de préposition (B) ou d'un déterminant (C),
serait conditionné, selon les constatations de l'auteur, par la loi suivante : itTous les participants
directs à l'action sont marqués par la forme libre du cas ; tous les autres sens casuels, par la
forme du cas accompagnée d'une préposition ou d'un déterminant. Ensuite elle démontre
que la situation de certains dialectes diffère de celle de la langue littéraire, ayant l'aspect
suivant :

Nominatif A Accusatif ABC
Génitif ABC Instrumental
Data' A Locatif

D. G.

ROSETTI, AL., Slova-romanica, sur la ((moue slave des documents valaques du XIV e et
Xt e siècle, Etudes et recherches linguistiques*, Bucarest, 1961, ler cahier, p. 91-95.

Par cet article, le professeur Al. Rosetti prouve que la théorie de S. B. Bernstein, qui
a entrepris une étude détaillée sur la langue des documents valaques écrits en slave durarit
les XIVe et XVe siécles, n'est pas confirmée par la réalité.

Tout en reconnaissant le caractère bulgare de la langue des documents valaques, S.
Bernstein explique les particularités rencontrées dans les idiomes slaves locaux en admettant
ainsi l'existence d'un groupe d'idiomes slaves au nord du Danube, ayant des caractères
fiques, différents des patois bulgares du sud du Danube.

Le professeur Al. Rosetti démontre que le slave de ces documents ne diffère pas du
bulgare parlé au sud du Danube et les particularités signalées se rencontrent dans les idiomes
bulgares et que certaines déviations et erreurs relevées seraient dues aux scribes qui ne connais-
saient pas suffisamment bien le slave littéraire, la langue de chancellerie des Principautés
Roumaines. Beaucoup de ces particularités ne sont que des formes roumaines transposées
en slave. Ainsi vi eduo pravdu (B., p. 241) ; eduo est au neutre bien que pravda
soit un nom féminin. Ce n'est que l'influence du roumain où adevar (pravda vérité *) est un
nom neutre ; le complément direct précédé par la préposition pro (B., p. 251) est une construe-
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tion imitant la construction roumaine avec pre. L'existence d'un idiome daco-slave parlé au
nord du Danube et présentant des caractéres différant des idiomes bulgares ne saurait étre
soutenue.

BARIC, HENRIK, La perle de l'infinilif dans les langues balkanigues, e NauZito Drunvo NR
Bosne i Hercegovine. BalkanoloMd Institut. Godi§njak *, II, 1961, P. 1-11, Sarajevo.

La disparition totale ou partielle de l'infinitif en néo-grec, en bulgare, en roumain, en
serbe et en albanais avait été attribuée à l'influence grecque par Sandfeld-Jensen (e Jahres-
bericht des rum. Inst. *, IX, 127), et G. Rohlfs (oZeitschrift far romanische Philologie*, XLII,
219) s'était associé à cette conception. A. Philippide (Originea romdnilor, Jassy, 1928, t. II,
p. 307-309) s'était montré sceptique et prétendait qu'il pouvait s'agir d'un développement
indépendant dans chaque langue. Henrik Barié analyse comparativement un certain nombre
de faits et parvient it la mame conclusion (p. 11) : Aussi pour répondre aux théories pré-
cities (de Sandfeld, Rohlfs, etc.) nous revenons à notre profonde conviction que la création
spontanée des types syntactiques est possible, partout et toujours, et que la plus grande
eirconspection est nécessaire, quand on vent établir des influences extérieures *. Au sujet de
la langue roumaine il s'exprime explicitement de la façon suivante (p. 7 s) : Je ne crois
pas qu'il soit strictement nécessaire, pour le phénomène roumain, de présumer l'influence
grecque ou une influence quelconque. Le remplacement de l'infinitif par une subordonnée finale
pouvait se produire n'importe oa et indépendamment *.

H. M.

TOGEBY, KNUT, L'infinitir dans les langues balkanigues, dans Romance Philology *, XV,
1961-1962, p. 221-233.

Après avoir passé en revue les théories actuelles distinguant deux grands groupes
<1. influence du substrat : Miklosich, Schuchardt, Weigand, 2. influence de la langue grecque :
Sandfeld, Rohlfs. Wartburg), l'auteur analyse les faits respectifs des langues albanaise, bulgare,
grecque et roumaine et il conclut : a Nous y opposerons l'idée que chaque langue a son évolu-
ton propre, soumise à des facteurs internes * (p. 223). Mais cette conception exacte n'est
pas exprimée catégoriquement, car nous lisons aussi l'affirmation suivante Sandfeld a certai-
.nement raison de chercher l'origine de ces propositions subordonnées dans le grec, langue cul-
turelle dominante des Balkans (p. 232). Nous pouvons objecter que toute influence culturelle
2tteint en premier lieu le lexique d'une langue et pénétre difficilement en profondeur, c'est-a-dire
dans la langue du peuple. Les Grecs et les Roumains n'ayant pas vécu cate à cdte, nous croyons
plus plausible de considérer que ce phénomène s'est développé d'une manière indépendante
en grec comme en roumain.

H. M.

Archéologie. Histoire

ZLATKOVSKATA, T. D., If eonpocy o6 anmoaenen Opanuticnux nicemen, [De la question
de l'ethnogenèse des peuples thraces], ConercRan 3morpa4tun», Gr1961, p. 82-94.

L'auteur attribue un rate déterminant au facteur cimmérien dans la formation des tribus
thraces au début du ler millénaire av.n. ere, en s'appuyant sur la concordance chronologique et
géographique entre l'expansion cimmérienne vers l'Asie Mineure à travers la Péninsule Balka-
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cirque et la diffuaon ves l'ouest de la civilisation volgienne des tombes k charpentes, dans sal
dernière phase. Ce sont les Cimmeriens qui, selon la plupart des savants soviétiques, répandirent
cette civilisation à travers les steppes nord-pontiques jusqu'au Dniestr et 'Berne plus loin. Quel-
ques-uns de ses elements se retrouvent en Roumanie (dans la civilisation de Nona et au commen-
cement de l'époque hallstattienne) et en Bulgarie (par ex. h Madara, dans des tumuli), ainsi que-
dans la couche VII B2 de Trole (Blegen), datant du IXe s. av.n.ére, quand les sources litté-
rakes attestent une penetration cimmérienne en Asie Mineure. Un temoignage important de
cette penetration à travers le Danube et les Balkans et du caractere fondamental thrace des
Cimmériens est l'assertion de Strabon (I, 3, 21) concernant leur identite avec les Tréres thraces,
ainsi que leur migration par le We droit * du Pont Euxin, en partant du nord de cette mer
jusqu'en Phrygie et en Paphlagonie. Ce renseignement est tout 4 fait indépendant des récits
d'Hérodote sur les Cimmeriens (IV, 11-12) et remonte a une source bien plus ancienne. Les
considerations de Tatiana D. Zlatkovskafa, basées en meme temps sur les données de l'archéo-
logie et sur les indications des auteurs anciens, représentent une contribution remarquable
probléme de l'ethnogenese des populations thraces. Elles sont de nature à completer et à conso-
lider les conclusions formulées auparavant, dans la meme voie, par V. PArvan, dans ses Gelica-
I1 faut, seglement, attendre encore de nouvelles recherches archéologiques, en Rotunanie et en.
Bulgarie, par rapport aux interpretations proposées.

R. V.

MARGOS, ARA, Kan eanpoca aa Oamupanemo utz nammuume ceauma rae eapnencnomo
eaepo (Sur la date des habitations lacustres du lac Varna], «143Beerna na aapnenegoTo
apxeo.norn'tecgo gpyatecTno», Varna, XII, 1961, p. 1-5.

En examinant le materiel archéologique provenant de quatre stations lacustres du lac
Varna (Straimirovo, Ezérovo et deux endroits aux environs de Varna) et en analysant la com-
position des quatre couches du fond du lac, l'auteur considere les habitations datant de l'énéo-
lithique et du debut de l'époque du bronze. La conclusion est confirmée aussi par les recherche&
smtérieures qui considerent que le lac Varna s'e,st forme it la fin de l'époque du bronze, par
la penetration des eaux de la mer Noire dans la large vallée de la riviere de Provadiiska,
la suite d'une importante submersion de terrain.

D.C.G.

MARGOS, ARA, I paucmopunecnu optaun na mpyaa om eapnencno [Uslensiles de l'époque
préhistorique dans le district de Vara], oilaaeurna na napuenegoTo apxecaorwieelio
gpymeeTno», Varna,' XII, 1961, p. 125-126.

L'auteur fait la description des couteaux, des lames et des hachettes en pierre et silexr
trouvée dans les villages de Kalimantzi, Nikolaéva et Osénovo, du district de Varna.

D.C.G.

MAR GOS, ARA, Onmpumu cneau om tcoeu nano.mu ce.auma rae eapnencnomo eaepo [Nouvelles.
traces d'habitationslacustres aux environs du lac Varna), dans «IfIaBeenta iia Bapilenc-
isoTo Apyatecrao a, Vaina, XII, 1961, p. 128-131.

L'auteur identifie deux nouvelles habitations lacustres : l'une à l'endroit nommé *Mak-
suda*, sur la rive septentrionale du lac, datant de répoque énéolithique, et l'autre (début de.
répoque du bronze) sur la rive orientale du lac, devantrusine V. Kolarov.
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Les fouilles ont mis au jour des fragments de céramique grise et noir-grise, des couteaux
et des lames en silex, des hachettes en pierre et corne, des os d'animaux domestiques et
sauvages.

D.C.G.

MARGOS, ARA, Hpaucmopunecuu naxodnu om omanocmume na eapnencrcomo egepo
[Découvertes préhistoriques aux environs du lac Vara], «Iihnecrtin Ha HapiteHc-
Rom apxeoaormiecHo gpymecrHo», Varna, XII, 1961, P. 126-128.

On présente quelques témoignages des habitations lacustres du lac Varna : deux petites
haches et une plus grande, en pierre, un bol en pierre, une pointe de silex, trouvés dans les
villages Zvezditza et Ezérovo et it Peinergic et Gundusa.

D.C.G.

M1RTCHEV, M., Tpu noope6enus ont eneagunmama enoxa [Trois tombeaux de l'epoque
énéolithique], 0148BeCTIIR Ha naptieucHoTo apxeoaorittreeito ApyHteerso, Varita, XII,
1961, p. 117-125.

L'auteur présente les matériaux archeologiques trouves dans plusieurs tombes indivi-
du elles de l'époque énéolithique, découvertes dans le district de Varna, rune à 1 km NE de Reka
Devnia, les autres dans les environs de la ville ; elles ont été examinees au cours de la période
1956-1958. On y a trouvé des pointes de lance, des haches, des perles et 32 anneaux d'or
pour un collier (it Reka Dévnia), des pots et des ustensiles.

D.C.G.

VENÉDIKOV, I., Ace cbnpoeuuta om edumucmunemama enoxa e T Deux lrlsors de
l'épogue hellénistigue de Thrace. Tirage à part du vol. des Mélanges ei la Mémoire de
Karl Schkorpil (Hae.seaoeanus e naxem na Kape.s llbcopnu.n), Sofia, 1961, p.
355-365.

Les deux tresors, dont l'un fut trouvé à Bohot dans l'arrondissement de Pleven et l'autre
pres de la gare de Sindel dans l'arrondissement de Varna, consistent en plusieurs vases d'ar-
gent, simples, d'une forme coneidale, semblables aux exemplaires gètes de la rive gauche du
Danube en Roumanie (en argent it Bucarest-Herfistr5u et à Stncr.lieni près Miercurea Ciu-
dului, en terre cuite à Popesti sur l'Arges), datant du Ier s. ay. n. ère. Les vases de Sindet
présentent des chiffres grecs ponctues, correspondant, selon l'opinion plausible de l'auteur, au
poids de leur metal, calculé en draehmes (de 95 à 106 g). C'est ce qui rappelle à notre atten-
tion les lettres Ile gravées de la meme façon sur une des coupes de ce type trouvées à SlncrAieni
(D. Popescu, dans Dacia m, N.S., II, 1958, p. 162 et fig. 1/5). Ces lettres pourraient repré-
senter aussi un chiffre : 85 drachmes.

R.V.
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MIRTCHEV, MILKO, Hoeu enuepa0exu naxemnuuu om ttepno.uopuemo [Nouveaux
monuments épigraphiques de la zone de la mer Noire], «143BeCTHFI tia BapiteactcorTo
apzeo.uorivfecao Itpyeiecno», Varna, XII, 1961, p. 7-21.

L'auteur présente 14 monuments épigraphiques grecs et latins, trouvés en 1959 et 1960:
cinq inscriptions votives, quatre steles funeraires et cinq inscriptions concernant la vie politi-
que et administrative de la region. Elles sont conservées au musée de Varna et dans les collec-
tions de Cavara et Provadia.

Les inscriptions votives représentent le chevalier thrace. Trés interessante celle de l'asso-
ciation des pecheuts de thon d'Odessos (sec. II av.n. ére). Une autre plaque, découverte au vil-
lage de Padina, représente le chevalier thrace tenant la pique, dans une scène de chasse (sec.
II III de n.ére).

Du groupe des stèles funéraires (n°8 6-9), deux sont de l'époque paléo-chrétienne (rune
de l'année 544 date établie par l'indiction).

Dans le troisième groupe, on trouve un décret de la ville d'Odessos en honneur d'un cito-
yen de Tomis, Arterion, le fils de Hivarion ; une borne de frontiére du territoire de la ville
d'Odessos (années 255-258) ; une inscription de l'année 152, rappelant la fortification des fron-
tiéres ouest du territoíre de Marcianopolis et l'existence, dans le NE de la Thrace, de la e regio
Gelegetiorumit , region inconnue jusqu'i present.

D. C. G.

MIRTCHEV, MILKO, H0000npum epeanoeenoeen neuponon 'npu naeapna [Une nécropole
médiévale récemmentl. decouverte prés de Caverna], 413BeCTIU1 tia naptieitcaorro
apxemorittrecao gpyateento», Varna, XII, 1961, p. 67-76.

L'auteur présente le résultat des fouilles effectuées en 1959 dans trois tumulus funeraires
prés de Cavara, situés dans les environs de trois autres grands tumulus de l'époque thrace.
On a trouve 19 tombes chretiennes des VIII° XIe siécles. Elles contiennent des boucles d'oreilles,
des bagues et des colliers en verre.

D. C. G.

DIMITROV, DIMITAR, IL., Ha.roanu om panomo epeauovenoeue om eapnencuo [Découver-
tes du haut moyen Age dans le district de Vara], «113BeCTRR na BapHexcHoTo
apxeonorvmecao ltpymecTso», Varna, XII, 1961, p. 61-65.

On présente sept vases du, type slave et nouipazar trouves au village de Kipra et dans
l'endroit nommé e $wana ; ils proviennent de tombes d'incinération. Ajoutons qu'on a trouvé
en Roumanie aussi de grandes cruches semblables a celles du type novipazar d'Aksakovo.
<Par exemple,..A. GarvAn-Dinogetia Gh. 5tefan, I. Barnea, M. Chisvasi-Coma et B. Mitrea,
Sapalurile de la Garvan, dens Materiale i CercetAri Arheologice .1i, VI, 1959, p. 642. et
fig. 1511).

D. C. G.
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DIMITROV, DIMITAR, IL., Paemocpeduoeenoenu Ou6y.au e eaptcencema Aiwa (Fibules
du haut moyen Age conservées au musée de Varna], «H3BeCTIVI Ha napHelicHoro
ap)eonorimecHo Apymecrnoe, Varna, XII, 1961, p. 57-60.

L'auteur publie 4 fibules en argent, l'une d'elles trouvée dans le village de Voinikova
(Dobroudja du sud), en 1958, et les autres dans les tombes de Vanden Marcianopolis (aujour-
d'hui Reka Devnia). Datées du Ve siècle et du commencement du Vle, elles se retrouvent sur
une grande aire, de Crimée jusqu'en Espagne. En Bulgarie, elles se retrouvent spécialement
dans les nécropoles des forteresses, à la fin de l'Antiquité.

Ajoutons qu'en Roumanie aussi (A Moresti-Transylvanie) on a découvert des fibules en
argent du meme type nommees e digitales e (Istoria RomAniei, I, Bucarest, 1960, p. 713,
fig. 178/4-5).

D.C.G.

DIMITROV, DIMITAR, IL., ICepa.eumeta neuf npu c. Bonita [Un four -pour la céramique
près du village de Boiana], H3necrtin Ha napHeHcHoro apxeoaorktirecHo gpyinec-
TM», Varita, XII, 1961, p. 135-139.

L'auteur (Merit un four pour la ceramique, datant du haut moyen Age, trouvé
Egrekcesme (près du village de Boiana, district de Vara); il est pareil aux fours domestiques
de la meme époque. A l'intérieur on a trouvé des fragments de pots de céramique grise du
type novipazar et du type slave ancien argile mélangée à du sable, incompletement brelée,
ornée surtout de lignes horizontales.

D.C.G.

HONIGMANN, ERNEST, Trois mémoires posthumes d'histoire el de géographie de ¡'Orlen
chritien, Bruxelles, 1961, Académie Royale de Belgique. Classe de Lettres et de Sciences
morales.

Remarquable par l'ampleur et la precision de son erudition, Ernest Honigmann réunit
dans cette etude en méme temps les qualité.s de l'historien que celles du géographe. Dans le
premier Mémoire, qui ouvre le volume, intitule Le Concile de Constantinople de 394 el les auteurs
du e Syntagma des xly Titres e, mettant en valeur les documents existants, il donne etout
le relief possible aux figures les plus marquantes le l'Eglise d'Orient au tournant des IVe et Ve
siècles. Il tiche de deviner, notamment, les auteurs du Syntagma XIV titulorum, qu'il situe
au Vie siècle, dans le développement des collection' s canoniques. Le second Mémoire, intitulé
La sca/a geographique copte-arabe est plus strictement géographique. Il s'agit de fixer l'em-
placement de Romanopolis en Arménie ; l'auteur Suppose que le compilateur de la nomencla-
ture copte-arabe a emprunté une partie de son vocabulaire A. une chronique X.e siécle, rela-
taut les guerres de l'époque entre Byzantins et Hamd5mides. Le troisième Mémoire La Valeur
historique du Thronos Alexandrinos se trouve A peine it l'état d'ébauche, étant donne
la mort inattendue d'Ernest Honigmann.
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MENDEL, B., Les corporations buzantines, Byzantinoslavica o, XXII, 1961, 2, p. 302-319.

La redaction de la revue o Byzantinoslavica s public l'étude du professcur B. Mendel de
l'Université Charles IV de Prague, tragiquement mort pendant la terreur nazie. L'article a et&
revu par M. Loos et enrichi d'utne série de notes qui tiennent compte de certaines recherches
des derniers temps dans le probleme des corporations byzantines.

L'étude s'arrete A deux problemes. Le premier est celui d-'établir si à Byzance on pouvait
exercer un métier ou un commerce sans que l'intéressé fat membre d'une corporation. Le second
est de savoir s'il existait un metier à Byzance qui ne fat pas encadré dans une
corporation.

Stackle, le premier spécialiste sérieux dans le problème des corporations, conside-
rait comme possible l'exercice d'un métier sans toutefois appartenir A une corporation. Il s'ap-
puyait spécialentent sur les dispositions du Chapitre VII, paragraphe 2 du Livre du Prefet
(Spätrömische und byzantinische Ziinfte, Leipzig, 1911, p. 8). .Dans ce paragraphe il est ques-
tion des s métaxars s, qui ne figuraient pas sur les listes des corporations pour l'acquisition de
la soie d'importation. C'est it cause de cela qu'ils l'achetaient des métaxoprates *. Il resulte-
rait done que les s métaxars * n'étaient inscrits en aucune corporation.

Mendel donne pourtant une tout autre interpretation A ce texte ; les métaxars, arti-
sans ou marchands, qui ne figuraient pas sur les listes des autorisés pour l'achat en commun
de la soie d'importation, étaient des gens it situation financiere pénible n'ayant pas de rapports
avec leur qualité de membres d'une corporation. L'auteur vient à l'appui de son opinion
avec d'autres arguments encore. Ainsi une des sanctions courantes appliquées aux
membres des corporations pour la violation de leurs obligations était l'exclusion. En ce
cas se demande l'auteur, si l'appartenance à une corporation n'était pas obligatoire pour pra-
tiquer un métier, quel effet aurait bien pu avoir la sanction de l'exclusion?

L'entrée dans une corporation itait conditionnée par la verification des connaissances
et le paiement d'une taxe.. Si on avait pu pratiquer un métier sans que l'intéressé eat appar-
tenu it une corporation, personne n'aurait eu l'intéret de s'acquitter de ces obligations.

Un autre probléme passagèrement traité par l'auteur est celui de determiner la sphere
d'activité des katartars* et des e sérikars s. A. Stöckle était d'avis que les premiers s'occu-
patent du filage de la soie et les seconds de son tissage. B. Mendel émet l'hypothese qu'il
ne serait pas question de deux metiers différents ; selon lui, les sérlkars auraient tissé la soie
précieuse tandis que les katartars la soie ordinaire.

Cette hypothèse est sans doute intéressante mais elle n'est pas confirmée par les textes.
En ce qui concerne la possibilité de pratiquer un métier tout en n'étant pas membre d'une-
corporation, nous croyons que le Livre du Préfet contient des dispositions de nature à nous
faire adopter une conclusion affirmative. Ainsi, à cdté des banquiers organises par
corporations, il en existait une categoric, les s sacculars *, qui n'étaient pas membres de
la corporation (Livre du Préfet, chapitre III, paragraphe 2). Le fait d'appartenir it une corpo-
ration assurait aux membres une serie d'avantages : un meilleur approvisionnement en matières
premières ainsi que la vente de la marchandise en de meilleures conditions. C'est pourquoi
il y avait des restrictions A. l'accès dans les corporations et l'exclusion constituait une sanction.

E. Fr.
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AHRWEILER, H., Fonctionnaires et bureaux maritimes à Byzance, Revue des Etudes Byzan-
tines *2 XIX, 1961, p. 239-252.

Le probléme de la compliquée organisation de l'appareil d'État byzantin constitup
ces derniers temps l'objet des preoccupations de bien des historiens. Dans la présente etude
H. Ahrweiler s'occupe de la manière de fonctionnement du contrille des détroits à Byzance.
C'était un problème important aussi bit» sous, le rapport économique que militalre. C'est
pourquoi le port d'Abydos, qui contrdlait le passage par l'Hellespont (Dardanelles), a été depuis
très longtemps le siège d'un appareil administratif. On connalt la loi de l'empereur Anastase
qui fixe les taxes douanières pour les navires.

En liaison avec le mode de fonctionnement de l'appareil administratif de ce port,
l'historien Procopios, dans ses De aedificiis et dans l'Historia Arcana, donne certaines relations
valables pour l'époque de Justinien. En tete des organes administratifs du port il y avait un

comes * TaV C;TEVC)V denomination remplacée A partir du IX5 siècle par celle d'e abydikos *.
Avec le temps, le nom du port bien connu d'Abydicos s'est étendu aux fonctionnaires
charges du contede d'autres ports s'appelant toujours s ciflu&kol

Le contr6le du Bosphore était assure par un personnel dependant d'un e comes s établi
Hiéron. Celui-ci avait soin que les marchandises ne parvinssent pas dans les pays avec

lesquels Byzance etait en mauvais rapports. Du temps de Justinien on a créé à Hieron un
office de douane qui touchait paralt-il les taxes auxquelles étaient soumis les bateaux ancris
dans la rade de Constantinople. L'agent charge du contrdle du trafic naval it travers le
Bosphore, était subordonné au prefet de la ville. L'importance toujours plus grande du trafic
eut pour résultat que cet agent nommé parathalassites s n'a plus été sous les ordres du
prefet. A partir du XP siécle il a des attributions judiciaires et exerce le contrale de la navi-
gation dans les mers byzantines.

A la suite de la reorganisation administrative au temps d'Alexis Comnène, un bureau
des mers a été créé directement subordonné au grand duc.

E. Fr.

ANDRÉEV, MIHAIL, Le droit marina el l'Eclogue slave (Quelques considérations sur les écarts
de l'Eclogue slave du droit romain). Estratto dal volume : Bartolo da Sassoferrato.
Studi e documenti per il VI centenario, Afilan, 1961, p. 109-129.

Sur les rapports qu'll a identifies entre l'Eclogue byzantine et l'Eclogue slave, Alihall
Andreev a rédigé premièrement en langue bulgare une etude qu'il a fait publier dans PAnnuaire
de l'Université de Soria. Faculté de Droit (1959). L'article dont nous nous occupons, publie
par la suite k Milan dans le volume commemoratif dedie au jurisconsulte italien Bartolo,
du XIVe siécle, reproduit en grande partie les résultats obtenus par les recherches initiales
de l'auteur.

Andréev examine d'abord le contenu juridique de l'Eclogue byzantine. Cette compi-
lation de droit romain classique contient aussi quelques modifications apportées au droit
romain par les codificateurs du temps de Justinien. Elle répondait aux rapports soeiaux
de la dernière phase du regime esclavagiste. Lorsque l'Eclogue byzantine a été traduite en
slave pour ètre utilisée en Bu/garie, les rapports sociaux dans ce pays avaient un autre carac-
tére. Au temps du tzar Simeon (893-927), après le convertissement des Bulgares au chris-
tianisme, lorsque l'Eclogue fut traduite en slave, les rapports féodaux prédominalent en Bulgarie.
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En examinant l'Eclogue slave à la lumiére des rapports sociaux existant en Bulgarie
vers la fin du IX° siécle et au commencement du Xe, Andréev constate que les adaptations
et les modifications qui se trouvent dans la traduction slave du texte grec représentent des
écarts par rapport au contenu original. A juste raison l'auteur explique les écarts par les
conditions sociales et par les nécessités juridiques de la Bulgarie à l'époque de la réception
de l'Eclogue byzantine.

Les modifications dans l'ordre des titres, l'omission de certains paragraphes, ainsi que
la traduction de certaines parties du texte dans un autre sens que celui de l'original furent des
adaptations réclamées par les nécessités sociales et par la culture des Bulgares de l'époque
historique respective. L'Eclogue byzantine porte elle-mdme le cachet de certaines influences
slaves, explicables par la pénétration des Slaves dans l'Empire byzantin aux VP et VII°
siècles. Ma's la version slave représente la réception active du droit byzantin pour les néces-
sités de la société bulgare. Andréev analyse les cas dans lesquels la traduction slave de
l'Eclogue s'écarte du texte grec.

La recherche est bien fondée. Toutefois l'auteur ne précise pas quelle fut la variante
de l'Eclogue byzantine qui a été traduite en slave. S'il s'agit de l'Eclogue Isaurienne de l'an
726, le texte de celle-ci et son ordre des titres ne correspondent pas entièrement à l'Eclogue
slave et dans ce cas Andréev a eu raison de constater que le traducteur a opéré des modi-
fications dans le contenu et dans l'ordre des titres. Mais l'Eclogue byzantine a eu trois variantes

l'époque de son application sous le régne de Léon l'Isaurien (716-740) et jusqu'au règne de
Basile le Macédonien (867-886). Dans ces variantes il y a des textes similaires aux additions
du traducteur slave.

Il est done nécessaire qu'on examine le contenu de l'Eclogue slave aussi par rapport
aux variantes de l'Eclogue byzantine. Ces variantes ont été publiées par K. E. Zachariae
von Lingenthal, Jus graeco-rornanum, IV, p. 7-48, 53 70. A cette occasion, nous signalons

l'auteur bulgare que le texte grec de l'Eclogue de 726 a été publié aussi par le byzantiniste
roumain C. A. Spulber, L'Eclogue des Isauriens, Czernovitz, 1929.

G. C.

HOXIOBOrl H. H., IC eonpocy o nepecot noxode Hoop.% npomue Buaanmuu (Cpaersumematbui
ana.aua pyccnux u euamonuticnux ucmonnunoe) [Sur la première expédition d'Igor
contre Byzance. Une analyse comparative des sources russes et byzantinesh 413anaii-
mtt1cant1 npeman limo, XVIII, 1961, p. 85 104.

La chronique de Georges Hamartolos de l'an 941 et la vie de Basile le Nouveau consti-
tuent les principales sources byzantines concernant l'expédition d'Igor contre Byzance. En
quelle mesure les informations byzantines ont pénétré dans les chroniques russes, c'est un
probléme souvent débattu dans la littérature historique russe. L'auteur est d'avis que les
anciennes chroniques russes auraient utilisé une source d'information locale : la tradition
populaire ou une version officielle.

Georges Hamartolos raconte qu'après la 'victoire navale d'Hiéron, un second combat
a eu lieu dans les proximités des cdtes de l'Asie Mineure. La narration de l'expédition d'Igor
dans les chroniques russes différe de celle des chroniques byzantines. Dans la chronique de
Novgorod, Igor, après la défaite d'Hiéron, s'est rendu à Kiev. La chronique grecque parle aussi
de la seconde aape de la guerre : la bataille dans les proximités des Otes de l'Asie Mineure,
mais la considère comme une mitre expédition d'Igor contre la Bithynie.
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De la confrontation des différentes sources byzantines et russes, l'auteur arrive it la
conclusion qu'après la bataille d'Hiéron, Igor avec un groupe restreint auraient regagné le
pays, tandis qu'une partie de la flotte qui a réussi it se sauver d'Hiéron, se serait dirigée
vers les ekes de l'Asie Alineure. Une autre hypothese est celle suivant laquelle seulement
l'armée de terre serait revenue A Kiev tandis que les navires auraient continué les operations
militaires. Il paratt que les chroniques russes rendent plus exactement le cours des eve-
nements. En tout cas la chronique de Novgorod n'a utilise que des sources russes. La chronique
grecque a connu aussi les sources byzantines et, en tAchant de mettre d'accord les deux sources,
a invente la seconde campagne d'Igor contre Byzance. L'histoire des temps passés a suivi le
meme chemin. Les sources byzantines précisent de plus qup les Russes, apres le combat naval,
ont incendié le village de Sténon. SeIon l'auteur, il s'agirait ici des soldats qui se seraient
sauvés sur la rive européenne du Bosphore et qui ensuite auraient regagné leur patrie. Les
navires russes qui n'ont pas été incendiés par les Grecs, se sont retires dans les eaux peu
profondes de la proximité des c8tes de l'Asie Alineure où les lourds bateaux byzantins ne
pouvaient pas les poursuivre.

SeIon N. 1. PolovoL le document connu sous le nom de * l'Anonyme de Cambridge*
présenterait une grande importance pour l'éclaircissement de certains événements de l'expé-
dition russe de 941. Dans ce document il est question d'un commandant russe nommé Helga
(Helgu) qui, après avoir 'conch' la paix avec les Khazars, serait parti de Crimée contre Byzance.
N. I. PolovoI suppose que Helga (Helgu) aurait procédé de cette maniere A la suite d'ordres
recus d'Igor qu'il avait accompagné dans son expedition de 941 contre Byzance. 11 croit
trouver une confirmation de cette hypothèse dans un detail de la vic de Basile le Nouveau, A
savoir : on relate que l'empereur byzantin aurait été informé par le stratege de Cherson de
l'expédition entreprise par les Russes contre Constantinople. Il résulte que le stratege aurait
vu la flotte russe qui avait fait la paix avec les Khazars et se dirigeait vers Byzance. Elle
était commandée par Halga (Helgu), probablement le chef d'une troupe de Varegues au
service d'Igor. A la suite de la défaite subie dans la campagne contre Byzance, il paralt que
Halga (Helgu), selon a l'Anonyme de Cambridge*, serait parti pour la Perse, ayant préala-
blement eu encore une escarmouche avec la flotte byzantine en 941, pendant qu'il essayait
de se diriger vers les c8tes de la Thrace.

La chronique d'Archangélogorosk contient une information negligée jusqu'A present
et qui n'existe en nulle autre chronique russe. Il y est question d'un groupe de soldats rentrés
it Kiev trois ans apres la campagne contre Byzance. N. I. PolovoI suppose que ceux-ci feraient
partie du groupe conduit par Helga (Helgu) revenu de Perse.

E. Fr.

(DP E n ,L(EH BEP r, M. M., 0 ffieoaa.lanoti Bomnune e Buaaumuu XIXII ee. [Sur le
domaine féodal dans l'Empire byzantin du Xle au XIIe siècic], «Bnaawrfluentift
spemenumr», XVIII, 1961, p. 8-29.

L'auteur se propose d'analyser une série de problemes attachés A la structure et A l'orga-
nisation administrative du domaine féodal, les rapports de celui-ci avec le village de paysans
libres ainsi que d'étudier différents types de domaines féodaux.
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Le procks de creation du domaine féodal A Byzance commence au BHP siècle mais
/es formes de l'exploitation féodale ne s'accomplissent qu'à la fin du Xe siècle.

Dans la composition du domaine féodal entraient les villages et surtout les e proasteia s.
Vauteur tache de préciser le caractère de ces e proasteia qui apparaissent dans les inventaires
-des monasteres séparément des villages. SeIon lui, c'était de vastes territoires oa l'on colonisait
des paysans dependants, non possesseurs de terre.

De l'inventaire du monastère de Patmos, qui ne parle d'aucune obligation de rente
en travail, il résulte que sur certains domaines on pratiquait une exploitation seigneuriale
Asscz réduite, la plupart du terrain ayant été affermé.

L'Rtat n'accordait pas de paysans dependants aux propriétaires fonciers, mais seulement
le droit de coloniser ceux qui n'étaient pas sounds au paiement d'impdts, c'est-A-dire restés
-sans terre A la suite du démembrement des propriétés communautaires paysannes. A partir
du XIe siécle l'État prend des mesures pour prévenir ce démembrement, attendu qu'elles
sepresentaient le principal revenu fiscal.

Des villages entiers deviennent ensuite &pendants du propriétaire foncier surtout
sous la forme de s pronoia s. Au commencement le seigneur ne modifiait ni les rapports
fonciers existant dans ces villages ni le système de perception des impilts.

La creation des grands domaines qui jouissaient du droit d'e excusseia s a nécessité
l'organisation d'un appareil de contrainte pour la perception de la rente et, séparément, une
Administration en vue de l'organisation du domaine.

L'auteur s'occupe également de l'organisation de l'administration des monasteres, parti-
culièrement du charistikariat e. Selon lui, on a eu recours au charistikariat pour que le
bénéficiaire laIque assure la force arm& capable de vaincre la resistance des paysans dependants
et parce que les laiques avaient de plus grandes possibilités pour organiser l'exploitation du
-domaine. Ceci était tres avantageux A Byzance pour le marché A la suite du développement des
irelations financieres, et le clergé, par consequent, n'a manifesté aucune opposition vis-A-vis
du chairstikariat *. Quelquefois, lorsque certains prélats ont eu une attitude hostile A regard
de cette institution, ils n'ont pas été soutenus par l'Eglise.

Les propriétaires fonciers, les petits et les moyens surtout, ont fait preuve d'initiative.
Ils tachaient d'agrandir leurs domaines par de nouvelles acquisitions et de vendre au marché
leurs produits. De plus, ils tachaient d'obtenir des e empories s pour la vente de leurs produits.
Ils faisaient continuellement des investissements pour accroltre la production en viticulture

.et horticulture.
Les grands domaines, par rapport aux petits et aux moyens, jouissaient d'immunités

beaucoup plus larges. Cela a provoqué, selon l'auteur, de véritables antagonismes entre les
propriétaires fonciers petits et moyens qui formaient les elements du commerce et des métiers
en province et les aristocrates de la capitale, possesseurs de vastes domaines. Ces derniers
employaient parfois sur leurs domaines des troupes d'hommes armés. En ce qui concerne la
composition de ces troupes, l'auteur est d'avis qu'il y avait des paysans dependants ainsi que
des hommes libres. Ces serviteurs libres ne faisaient pas partie de la hiérarchie féodale et
n'étaient pas propriétaires fonciers. C'est pourquoi M. M. Freidenberg estime que l'existence
des troupes armées ne saurait etre un indice que l'Empire byzantin aurait connu les liens de
vassalité, d'organisation hiérarchique. L'auteur met en liaison l'existence des troupes armées
pinta avec la necessité de l'exploitation du domaine et comme moyen de contrainte pour
.les paysans dependants.

E. Fr.
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MIRTCHEV, M., Eatiemmuenu momenzu maxoanu [Découvertes de trésors monétaires], dens.
«I/Inecrim Ha!HapiieticitoTo apxecoortylecHo gpyntecTrio, Varna, XII, 1961, p. 141 144_

On présente des découvertes monétaires des années 1955-1958
36 monnaies romaines en bronze et 395 en argent, toutes de l'époque impériale ; les

premières trouvées à Tzonevo (district de Varna) les autres a Tchestimensko (district de
Tolb oukhine).

301 monnaies en argent du temps du tzar bulgare Jean Alexandre et de son fils
Michel (1331-1371) et 8 de l'époque des rois serbes Etienne Dragoutine (1276-1282) et Etienne-
Douchan (1331-1355), trouvées toutes à Artchear (district de Vidin).

43 monnaies en argent et 2 en or du temps de Soliman Ir (1520-1566), ainsi,
qu'une autre, toujours en or, vénitienne du temps de Francesco Venier (1544-1556), trouvées

Obrotchichte (district de Tolboukhine).
24 monnaies turques en argent du XVIII° siècle (1758-1788) trouvées à Kutlovitza,

(district de Tolboukhine).
D.C.G.

KUZEV, ALEXANDR, Edam cpeanoeenosem epaanu maanuc om c. Aneanoeo, Bapmeticno
[Une inscription médiévale grecque du village d'Aksacovo, district de Varna], dans
«Heoecrna Ha HapHeHcHomo apxeoaorrufecico HpytHecToo», Vara, XII, 1961, p. 77-79.

L'auteur reprend la lecture d'une inscription grecque publiée déja en 1912 par les.
fréres Skorpil, dans l'FIBAg, V, (1912) faisant mention de Balik, le roi bulgare du XIVe
siècle, résidant à Karvuna. Le premier nom de l'inscription, précise l'auteur, n'est pas e Theo-
doros (frère de Balik et Dobrotitza) comme l'avait lu Jirecek, mais Georgios o.

D.C.G.

MATSIS, NIKOLAOS, P., Mv-qareloct. ,30 ayxa-reicav =1 SO: arauptxièv Bawl)) v .rqo
3oEavri.vc7) 8Lxocicp [Les fiançailles contractées par l'échange de médaillons et de
croix dans le droit byzantin], dans 'Ene-ropig 6-roo.pc:xç (34zAirLvtav anou8av.,
XXX, 1960-1961, p. 353-365.

L'auteur examine le texte de quelques contrats de fiançailles qui se trouvent dans les
collections byzantines et constate que les fiançailles contractées par l'échange de médaillons
et de croix devenaient valables par une convention écrite et non pas par une cérémonie
religleuse. Il repousse ainsi l'interprétation proposée par J. Zhishman(Das Eherecht der orienta-
lischen Kirche, Vienne, 1864), selon laquelle de telles fiançailles seraient contractées par une
cérémonie religieuse. L'auteur met en lumière plusieurs conventions écrites, dans lesquelles les
signatures des fiancés sont précédées par le signe de la croix.

G. C.
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MANOUSSACAS, M., Mkpcc Tijq Bevesiccç LEVOCVTI 1-55g gv glreppoijg TO-15 7racTpLotpxetou
Kcovcvmercvourc6Xeco; save iivix80.ra fieveuxec gyypoccpcc (1418-1419) [Les mesures
prises par Venise contre l'influence de la patriarchie de Constantinople en Crete
d'aprés des documents vénitiens inédits (1418-1419)], « 'Ens:T-1104 atpeIccç fluy'ocv.rtvitív
cmou6'is, Athenes, XXX, 1960-1961, p. 85-144.

L'auteur publie et fait des commentaires sur les documents contenus en deux dossiers
d'actes judiciaires découverts en 1958 aux archives de l'Etat à Venise (Duca di Candia 30; Memo-
riali antichi cahier 53 (1417-1419), ff. 139 v. 145 r et 216 r 221 r), apportant des éclair-
cissements concernant la politique religieuse menée par Venise vis-à-vis de l'ile de Crete pendant
les années 1400-1439. On met A joirr les mesures prises par Venise contre la population
crétoise orthodoxe en Vobligeant de ne pas reconnaitre l'autorité du patriarche de Constan-
tinople et à ne pas entretenir des rapports avec lui.

Les documents du premier dossier contiennent des informations se référant à un étrange
incident survenu dans une église de Candie entre le chantre Jean Lascaris, professeur de
musique, d'une part, et le protopsalte Emmanuel Savios avec autres trois prétres de Candie,
d'autre part. Le dossier contient 13 documents A savoir : les depositions des témoins, la defense
de Jean Lascaris et la decision prononcée par le duc de Crete, la condamnation et l'exil per-
panel de Jean Lascaris a cause des injures et menaces proferees par lui à l'adresse du proto-
psalte Emmanuel Savios et de l'Etat de Venise.

Le second dossier contient les documents concernant l'enquéte entreprise contre le
prétre Michel Calofrenas de Candie, contre le peintre Nicolas Philanthropinos et contre le
moine Arséne. Tous les trois sont accuses d'étre allés A Constantinople et d'avoir eu des relations
avec le patriarche et le repute théologue et écrivain Brievios.

Le dossier, compose de 6 documents, contient les depositions des témoins, la defense
des accuses et l'arrat du gouvemeur de Crete pour leur condamnation respectivement h 4, 8
et 12 mois de prison (janvier 1419).

De nombreuses notes de l'auteur accompagnent les documents de chaque dossier.

V. T.

PATRINEL IS, H. G., 01 tccycaoc pl¡Tops Mccvou4 Kop;v8tog, 'Ay-76mq, Mccvouip,
ocXcacc5T-% :cm/ 6póvoç dex.1.6]; ccov [Les grands rhéteurs : Manuel de Corinthe,

Antoine, Manuel Galesiotis et leur époque d'épanouissementl, Athenes, Imprimerie
Myrtidis, 1962, tirage A part de 11,6,c),Tíoy r laropcxijg xaì6.8voXoyucilq grcapciag
rijç 'EXX(i8o; s, XVI, 1962, P. 17-38.

Il regnait bien des confusions autour de la personne, de l'ceuvre et de l'époque de ces
trois grands rhéteurs du patriarcat cecuménique qui enseignérent aussi à l'Academie de
Constantinople.

Se fondant sur des sources inédites, Patrinelis réussit à determiner les écrits de ces
trois lettrés.

Manuel de Corinthe fut peut-étre grand rhéteur dés 1483-1484, mais il n'existe de
témoignages certains le présentant dans cette fonction que pour les armies 1504-1530. En
septembre 1531 ii n'était plus de ce monde.

Son successeur dans cette charge et A la chaire de professeur à l'Académie constanti-
nopolitaine fut son éleve Antoine. 11 le suivit dans cette charge peu avant 1533 et la conserva
jusqu'en 1537. Il décéda entre 1537 et 1543.
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Grand rhéteur après Antoine, c'est-i-dire it partir de 1544 et au moins jusqu'au début
de 1549, fut Manuel Galésiotis, peut-etre aussi professeur à l'Académie de Constantinople.
On l'a souvent confondu avet Manuel de Corinthe.

A. Cr.

GHINIS, DIMITRIOS S., Ara)Ocívouax TCCETpt.ccpxcx-h an6cpacaç Toi3 Lç' ccUlvoç not Lijç irct.)4Eccç
X6yot) Scca:uytou [Une decision patriarcale oubliée du XVI'e siecle concernant

l'épilepsie comme motif de divorce], dans s 'Ercernplç `rract.peteg falgconivio'v anou8í5v
XXX, 1960-1961, p. 145-149.

Selon l'acte à caractere canonique du XVle siecle, qui constitue l'objet de cette etude,
l'épilepsie est un motif de divorce seulement dans le cas où cette maladie avait été constatée
avant le mariage. La disposition fut incluse dans le Nomocanon de Malaxos (chapitre 189).
.0n la retrouve aussi dans le droit écrit des Etats féodaux roumains, vu que ce nomocanon
est l'une des sources du code Indreplarea Legii (Le Guide des Lois) de 1652 (chapitre 233)

G. C.

XALDY-NAGY, J., Two sultanic Hass estates in Hungary during the XVI th and XVIlth
centuries, Acta orientalia Academiae Scientiarum Hungariae*, XIII, 1961, 1-2,
p. 31-62.

En se servant de trois registres d'impets le premier de 1550, le deuxième de 1589
et le troisame de 1670 contenant des references quant aux obligations fiscales des habi-
tants des memes villages, l'auteur fait certaines observations sur les modifications dans l'économie
et la démographie de la region d'autour de Seghedin, notamment sur la politique fiscale turque
des XVI? et XVII° sacles.

R. P.

IANCOVICH, MIKLOS, Buda Város Keresztény tamácsa a török hódoltság Koraban [Le Conseil
chrétien de la ville de Buda au temps de la domination turque] sTanulmányok
Budapest Múltjéból *, XIV, 1961, p. 147-159.

L'auteur s'occupe du rele des organes administratifs &us par les bourgeois de Buda
au temps de la domination turque ainsi que du sort de ceux-ci durant le sage qui a precede
la prise de la ville en 1686 par les Impériaux.

R. P.

VRANOUSIS, L., Tac avixaarce ecnolLvvi.oveútuerce T61 Tamer) 'A.9.1vaatou Eio8flou [Les
mémoires inédits de l'hétairiste Athanase Xodilos], dans ellpoomx& 'AxocktLEcc;
'Aliviév*, 37, 1962, p. 287-300.

Athanase Xodilos a participé au mouvement révolutionnaire dirigé par l'Hétairie pour
délivrer le peuple grec de la domination turque. Il a connu beaucoup d'événements qui ont
eu lieu sur le territoire des Principautés Roumaines en 1821. Pour l'histoire du mouvement
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révolutionnaire de 1821, les mémoires de Xodilos ont généralement une grande valeur docu-
mentaire, mais jusqu'i present ils n'ont pas été publies.

Dans sa communication presentee A l'Académie d'Athènes, le savant grec Léandros
Vranousis décrit deux manuscrits de ces mémoires, dont l'un se trouve à Bucarest en possession
de Nestor Camariano et l'autre à Athènes dans la Bibliothèque de la Chambre des Deputes,
sous la cote 41. Les deux mannscrits datent de l'an 1848 et ont la meme graphie.

Vranousis a prepare le texte grec des mémoires de Xodilos pour le faire publier par
l'Académie d'Athènes, avec une introduction signée par Nestor Camariano. Nous signalons
qu'une traduction roumaine de ces mémoires a été publiée dans la collection Documente privind
istoria Romaniei. Rilscoata din 1821, vol. IV, Bucarest, 1960, p. 275-327.

G. C.

PAPADOPOULOS, STEFANOS I., 'H Cm:cm:km=1 a-ctv AUTLXi) E-cepeck 'EXVISoL (ME-rec.
ITTWal -co5 McaoXoyyíou c1)g -rtv 6purcutt dacazuliipcoa-q -L-71ç. 1826-1832). A Loc-cpLflt

Ent 8L8ax.ropicf, [La revolution en Grèce continentale occidentale (Depuis la chute de la
ville de Missolonghi jusqu'A la liberation definitive de cette partie de la Gréce
1826-1832). Thése de doctorat], Salonique, 1962, 232 p. + 5 fase. 1 carte hors
texte.

Stefanos Papadopoulos, Ohre du professeur Mihail Lascaris et du professeur Apostolos
Vacalopoulos, étudie, dans sa thése de doctorat, le développement de la revolution grecque
pour l'indépendance, dans la partie occidentale de la Gréce continentale, depuis la chute de la
célèbre forteresse grecque de Alissolonghi jusquIA l'établissement définitif des frontiéres du
nouvel Etat grec.

L'auteur a étudie une trés riche bibliographie et a utilise de précieux materlaux inédits
se trouvant dans les archives de Jean Capodistrias A la bibliothéque du sénat ionien de Gorton,
dans les Archives centrales grecques d'Athènes et dans la Bibliothèque Nationale de Gréce.
Ill a pu, ainsi, suivre de prés les actions révolutionnaires des forces patriotiques grecques
de la partie occidentale de la Gréce et approfondir beaucoup de problèmes qui, par manque
de matériaux, avaient été traités superficiellement par ses devanciers.

Le livre de Papadopoulos comprend cinq chapitres. Dans le premier chapitre
(p. 24-40) il s'occupe de la situation de la Grèce continentale après la chute de la forteresse
Missolonghi et de l'impression produite par cet événement dans la Grèce entière. Il y est parlé
aussi des événements suivants : la retraite des forces révolutionnaires de la Gréce continentale
dans le Péloponnése, la soumission du peuple, réduit A la famine, aux armées de Rachid-
Pacha, etc.

L'auteur présente, dans le deuxiéme chapitre (p. 41-60), les événements qui se sont
passes en Grèce occidentale pendant l'expédition de Karaiskakis et aprés la mort hérdique
de ce capitaine et grand patriote, qui a entramé la cessation de la resistance et la chute
de l'Atropole entre les mains des Turcs.

Dans le troisiéme chapitre (p. 61-80) l'auteur s'occupe des différents plans d'action
en vue de la reconquete de la Grèce continentale et spécialement du plan du general phil-
helléne anglais, Church, commandant des armées grecques, concemant le débarquement des
Grecs dans la partie continentale du pays, qui a pu etre realise aprés la destruction de la flotte
turque à Navarin.

Dans le chapitre IV (p. 81.-143), l'auteur présente les trois phases des actions mili-
takes qui ont conduit en final it la liberation definitive de la Grèce de sous la domination
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turque. L'auteur, en dehors des opérations militaires, rappelle aussi les actions diplomatiques
des grandes Puissances eit vue de la solution de la question grecque. L'auteur utilise dans ce
chapitre beaucoup de matériaux inédits concernant les conflits de Capodistrias avcc le général
anglais Church, la visite de Capodistrias en Gréce occidentale, les plans du général philhelléne
français Dentzel, etc.

Dans le dernier chapitre (p. 144-178) l'auteur s'arréte sur le problème de l'indépen-
dance de la Grèce et montre le mécontentement manifesté par le peuple grec vis-à-vis de la
convention de Londres, qui laisse hors des frontiéres du nouvel Etat indépendant grec des
régions telles que l'Etolie et l'Acarnanie et d'autres. L'auteur parle aussi des essais faits par
les Tura, d'attirer les capitaincs grecs de ces régions de leur ctité, pour faire cesser, de ce fait,
toute résistance. C'est toujours dans ce chapitre gull est traité des mesures prises par Cape-
distrias pour rétablir l'ordre et l'organisation administrative du pays, de méme que des actions
diplomatiques des Grecs à l'étranger en vue d'établir les frontières de la Gréce à l'ancienne ligne
de démarcation spécifiée dans le protocole du mois de mars 1829.

Papadopoulos publie dans l'annexe (p. 181-226) 17 documents inédits, de méme qu'une
liste des documents inédits employés. Le travail se termine par un index des personnes et
des lieu.x et par un résumé en langue française.

N. Cr.

FLORESCU, G. G., Nicolae Bdicescu et la Porte ottomane. Contribution à l'étude des relations
entre les pays roumains et l'Empire ottoman, Studia et acta orientalia IV, 1962,
p. 45-67.

Nicolae Ballcescu, l'une des personnalités roumaines les plus marquantes de la moitié
du dernier siècle, a formulé dans son oeuvre les objectifs de la lutte de libération sociale et
nationale du peuple roumain. Lorsqu'il flétrit les oppresseurs étrangers, ce ne sont pm les
peuples respectifs qu'il a en vue, mais la classe dominante de ces peuples, fait que G. G. Florescu
se propose it démontrer.

1351cescu prit directement contact avec les réalités turques lors de la mission diplo-
matique qu'il eut à remplir en milt 1848, quand, en sa qualité de membre marquant de la
délégation de Valachie, il s'efforça d'établir des relations pacifiques, marquées au sceau du
respect réciproque entre la Valachie et l'Empire ottoman. 11 se rendit également A Constan-
tinople au printemps de 1849, puis à l'été de 1852 et fit le projet d'aller aussi au Caire.

Pendant la révolution, N. BAlcescu a synthétisé tous les traits caractéristiques des
rapports avec la Porte dans son Uncle Drepturile romdnilor cdtre malta Poartd, qui consti-
tuait selon l'opinion de G. G. Florescu une véritable déclaration de politique étrangère
et a été diffusée pour des raisons de tactique durant l'intervention militaire ottomane sur
le sol roumain. Aprés la défaite de la révolution, B51cescu développait dans son ouvrage
Istoria romdnilor sub Mihai vodd V iteazul l'idée de l'unité et de l'indépendance nationale.

Homme politique doué de beaucoup de clairvoyance, N. BAlcescu compte tenu des
conditions historiques et des nécessités imposées par l'évolution de la révolution de 1848 dans
les pays roumains a énonce successivement sa conception sur les relations roumano-turques,
de telle manière qu'elle pût constituer une base idéologique appropriée au moment politique
qu'il vivait.

Dans une première phase, qui allait du déclenchement de la révolution en Valachie jusqu'à
Ja première intervention turque de juillet-aotlt 1848, Balcescu a fomulé sa conception sur les
relations entre les pays roumains et l'Empire ottoman, en s'étayant des dits traités
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1 Cf. G. G. Florescu, L'aspect juridique des khatt-i-chérifs. Contribution et l'étude des
I.( lotions de l'Empire ottoman avec les Principautés Roumaines, dans s Studia et acta orientalia
I, 1957, p. 138 146.

2 Idem, Unele aspecte ale concepfiei lui N. Balcescu despre suveranitatea 'ardor romdner
dans Studii i cercetari juridice*, IV, 1961, 4.

3 Idem, Aspecte privind pozifia internalionald a Tarii Romanesti In anal revolulionar
1848, dans Studii i cercetari de istorie moderna *, III, 1961, p. 3 6.

4 ldem, Misiunea diplomatira a lui N. BilIcescu la Constantinopol (aitgust 1849, dabs
4 Studii *, XIV, 1961, 6.
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roumano-turcs 1. Son idée directrice au cours de cette phase était de maintenir au point de vue
formel et provisoirement les anciens rapports avec la Porte et A assurer les prémisses nécessaires
it la realisation ultérieure de l'Etat national, dans la vole de la conquete d'une pleine inde-
pendence.

Invoquant à l'appui de sa these des arguments tires du droit international, Balcescu
soulignait qu'en échange du payement d'un tribut et de la reconnaissance de la suprématie
du sultan, les pays roumains devaient bénéficier de la protection de la Porte, les traités
conclus ne pouvant etre considérés comme des s traités de soumission*, mais comme de
véritables trait& de protection 6, respectant la souveraineté de l'Etat ; la nature de ces traités
a OA confirmée par les spécialistes en droit international, et leur valeur a OA reconnue tent
par plusieurs khatt-i-chérifs turcs que par les traités internationaux.

Ultérieurement, alors qu'il se trouvait en exil événement qui marquait le début d'une
nouvelle phase , Balcescu a formule dans tous ces elements union, Etat national, indepen-
dence et organisation démocratique sa conception sur la souveraineté de l'Etat roumain,
lequel était appelé, en tant que membre égal en droits de la communauté européenne, A entre-
tenir des relations internationales sur un pied de parfaite égalite avec l'Empire ottoman 2,

Suivant la ligne tracée par Nicolae Balcescu, le gouvernement provisoire de Valachie
demandait à etre reconnu par les autres puissances, y compris par l'Empire ottoman, confor-
mément aux normes du droit international 8. Sur le meme plan d'égalité se developpaient
les nígociations avec les envoyés de l'Empire ottoman Balcescu acceptant de faire partie
de la delegation valaque qui devait poursuivre les négociations A. Constantinople - et sur
le meme fondement on a fait opposition A la modification de la Constitution valaque it la simple
demande de la Porte, sans que fekt consulte au préalable le peuple qui l'avait adoptée.

Dans ses ouvrages, N. Balcescu a souligné les vertus du peuple turc et flétri les classes
dominantes ottomanes qu'il plaçait aux cat& des autres monarques et des boyards du pays.
A la lumiére de cette conception, il emit A I. Ghica le 26 mai 1851 : It Tu sais que je ne suis,
pas turcophobe... s.

L.P.M.

ANDREEV, M., Das bulgarische Gewohnheitsrecht in den letzten Jahrzehnten des Tiirkenjochs,
Sonderdruck aus e Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der Volksdemokratischen
Liinder Europas *, Band 6, Berlin, 1962, p. 411-422.

Pendant la domination turque, le peuple bulgare a pu conserver beaucoup de ses insti-
tutions basées sur le droit coutumier. Ce fut aussi l'une des voies pour sauvegarder son carac-
Ore ethnique, ainsi qu'un mode de resistance contre l'oppression turque.

Le professeur Mihail Andréev examine les coutumes juridiques bulgares qui n'ont pas'
été supprimées par le droit féodat ottoman. Il fait valoir le fait que jusqu'i la fin de la domi-
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nation turque les instances judiciaires des communautes bulgares ont eu la competence de
juger les litiges concemant le droit de famine et le droit successoral. Aussi, l'Eglise bulgare
a continué à utiliser ses regles de droit basées sur les nomocanons. Les principales collections
nomocanoniques bulgares sont celles des textes byzantins, parmi lesquelles se trouvent l'Hexa-
biblos d'Harménopoulos et la Syntagme de Mathieu Vlastares. L'Eglise a garde ses propres
instances judiciaires.

Sous la domination turque, les Bulgares ont conserve aussi beaucoup de regles concer-
nant l'organisation et l'activité professionnelle des artisans, confirmées par les firmans. Les
corporations bulgares se sont organisées d'apres des statuts propres, étant obligees seulemcnt
de respecter les regles du droit public ottoman. De meme, on constate la survivance de quelques
institutions bulgares de droit agraire, surtout en ce qui concerne les relations de voisinage et
les obligations de travail des paysans asservis.

Andreev prouve que le droit coutumier bulgare n'a pas empeché l'extension du regime
leonal dans la société bulgare sous la pression du féodalisme ottoman. Les rapports féodaux
établis en Bulgarie sous la domination turque ont empeche toutefois le développement normal
des rapports capitalistes à l'époque moderne. L'étude est bien documentie et consistante, en
relevant le sens historique de la conservation du droit coutumier bulgare dans la période
de la domination turque.

G. C.

JUKOVSKATA, N. P. et SCHNEIDER, A. E., 3anucu Bosomo6a If amarucuutia o eoenno-
nortumuuecisom no.sosicemuu e roascuo-citaeRIICEUX ae.u.sax e 1869-1870 ea. [Les notes
de Bogoliub Catalintel sur la situation politique et militaire dans les pays slaves du
sud pendant les cutnées 1869-1870], «C.namucimit Apxua». C6oprnix crareil x
mareprmaon. Aualkemmn Hart CCCP. NTICTI4TyT Caaunuouegenun, Moscou, 1961,
p. 215-239.

Le rapport inedit de Bogoliub Catalinici publié actuellement par N. P. Jukovskafe
et A. E. Schneider fait une presentation véridique de la situation non seulement de Serbie,
Slavonie, Croatie, Dalmatie, Montenegro mais aussi de Roumanie et de l'ile de Corfou pendant
les années 1869-1870. Originaire des Confins militaires de la Slavonie, officier dans l'armée
MHO, l'auteur a été envoyé en mission officielle dans lesdites regions des Balkans pour
connaltre directement la situation sur les lieux. Ses observations, tres judicieuses, refletent le
vrai état d'esprit des masses dans les pays balkaniques et trahissent l'attitude progressiste de
l'auteur qui a eu le courage de montrer ouvertement l'état reel et de proposer meme des
mesures à prendre, mesures qui ne correspondaient pas avec la position des officialités.

N'ayant pas eu la possibilité de se rendre en Bulgarie confine il lui avait été indique
lors de son depart de Russie, B. Catalinici resta plus longtemps it Bucarest oa il étudia la
situation politique intérieure de notre pays ainsi que l'état de l'émigration bulgare de Roumanie.

11 constata sans peine à quel point le regime impose par les Hohenzollern était pourri,
corrompu et antipopulaire, n'ayant aucune autorité ». Avide de richesses, dit Catalinici, le
prince de Roumanie s'empare des actions des chemins de fer et des entreprises du gouvernement.
Ayant l'appréhension d'une rebellion, pour la prévenir, il a partage le pays en sept brigades
territoriales.

L'émigration bulgare comprend le parti des jeunes et celui des vieux. C'est le premier
qui a le pouvoir Mel et mérite le secours des Russes. L'autre, dirige par Hristo Gheorghiev,
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le bulgare le plus riche de Roumanie, n'est pas un parti patriotique mais jouit de l'aide du.
Consul russe Offenbach, qui devrait Otre remplacé.

En Serbie et au Monténégro Catalinici constate un élan combatif, le peuple étant prOt
agir au cas d'une conjoncture favorable sur le plan extérieur. En Croatie et Dalmatie on

oppose une Apre résistance au joug des Habsbourg. Le gouvernement austro-hongrois sent
le terrain instable sous les pieds. s II a tenement craint les Moldo-Roumains que, pour toute
éventualité, il flt envoyer A la frontiére de la Moldo-Roumanie 18 bataillons de honveds pour
tenir sous observation aussi bien les Moldo-Roumains que ses propres sujets d'origine ethnique
roumaine i (p. 227).

La révolte contre le joug étranger turc ou des Habsbourg couvait dans toutes les régions
visitées par Catalinici, et partout on pouvait voir les préparatifs en vue du combat pour la
délivrance. e La révolte générale des Slaves du sud pour la liberté est desirée partout et tous
comptent sur l'appui de la Russie o. C'est la conclusion de Catalinici (p. 232), et il pense en
lame temps A l'Albanie et A l'Herzégovine qu'il n'avait pas visitées.

Quelques années plus tard, en 1875-1878, ses affirmations allaient s'avérer.
Le rapport de B. Catannic' est un précieux document pour la connaissance de la situa-

tion dans les Balkans A ceile époque.

DOBROVICH, JAKOB, Hortezeitsbrduche und -lieder der burgentOndischen Kroaten, s Jahrbu eh
des österreichischen Volksliedwerkes i, 10, 1961, P. 65-83.

L'article comprend la reconstitution, faite d'après des matériaux recueillis A des dates
et A des lieux différents, du cérémonial d'une noce populaire de la minorité croate de la
région de Burgenland, Autriche. Cette minorité a vécu séparée du peuple auquel elle appartenait
depuis quatre siècles ; malgré et peut-Otre A cause de cela, elle garde de nombreux traits fol-
kloriques archaiques. En raison de cela, la présentation des matériaux gagne un intérOt scien-
tifique particulier, ceux-ci pouvant servir comme documents comparatifs. L'auteur présente
le cérémonial dans tout son déroulement authentique, dans le cadre d'une description ample
et consciencieuse, qui allie l'observation directe aux textes et aux mélodies rituelles correspon-
dantes, dans une séquence pleine de naturel et de couleur, capable de suggérer la réalité fol-
klorique elle-mOme. On y présente les moments les plus importants du dérouleraent du céré-
monial l'invitation A la noce, les préparatifs des divertissements, la noce dans la maison da
fiancé, l'organisation de la pompe nuptiale et la description du costume correspondant, le départ
de l'église, le retour de la noce à la maison avec le chant populaire respectif, la disposition
aulcur de la table d'apres rage, les chants rituels de bénédiction et les vers satiriques chantés
ou récités à cette occasion, la présentation des plats spécifiques, la quate en faveur des musi-
ciens, les cadeaux offerts A la nouvelle famine, les danses et les chansons cérémoniales parmi
lesquelles la danse de la jeune mariée et d'autres rites de passage comme aussi les divertisse-
ments qui suivent jusqu'au dispersement des /kites. Les matériaux sont accompagnés de 14
chansons avec textes et mélodies, dont la provenance locale est indiquée assez sommairement.
n a été aussi fait mention de certains informateurs. Parmi les textes qui accompagnent la
description, il faut remarquer les belles récitations qui se disent à l'entrée de la noce dans la
cour du jeune marié apres la cérémonie religieuse (il résulte de la description que les noces
de cette minorité nationale ont en général un caractère patrilocal) et qui ont un fort accent
humoristique. Celui qui récite les vers, au nom des hdtes, se plaint de ne pas avoir quoi donner
manger et à boire à tant de gens affamés, après quoi une plaisanterie est trouvée pour chaque
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-categorie d'invites. Le caractère d'improvisation de cette recitation est suffisamment clair.
Quelques testes de chansons ainsi que leur execution specifique méritent d'Ure mentionnés.

Ainsi l'une des chansons executée à la grande table acquiert un aspect rituel par sa simple
.exécution les premières trois strophes sont chantées par tous les participants à la noce, les
-deux suivantes par les hommes seulement, les autres deux rien que par les femmes, après
quoi suivent deux strophes chantées par le beau-père de la marl& et enfin les deux dernières,
,de nouveau par tous les participants. Les choses se passent toujours et partout de la mdme
façon. Une autre chanson obligatoire et portant un aspect rituel est la it grande numeration
.qui se chante antiphoniquement, la demande et la réponse alternant de groupe en groupe.
L'auteur donne trois variantes de cette chanson, dont l'une porte le titre de Brate, ea ta ja

Le texte a un caractère religieux prononcé et a été trés répandu pendant le moyen
Age. Pour les materiaux comparatifs sud-est européens, voir les textes roumains recueWis
par G. Dem. Teodorescu, Poesii populare romeine, Bucarest, 1885, p. 252-256, oil se trouvent
quatre variantes de la chanson, ainsi que la bibliographie internationale. Une autre chanson
-est aussi trés intéressante, ayant comme thème les noces de Cana en Galilee. Elle est pourtant
totalement dépourvue de sens religieux, étant au fond un chant bachique plein d'humour et
d'une évidente tendance anti-ecclésiastique. On pourrait lui trouver des paralleles dans le
-folklore de tous les peuples. La danse de la jeune mariée y est aussi décrite avec beaucoup
d'attention ; elle est dansée en cercle, par tous les invites, dans le genre de la danse nationale
kolo, après quoi on ate à la jeune mariée sa couronne nuptiale et on l'habille de vetements
habituels, en lui donnant un fichu pour la tete et un balais, tandis que le jeune mule revoit
un chapeau et une pipe.

Ces details suffisent pour nous faire une image des ceremonies nuptiales de cette mino-
-rite nationale slave d'Autriche. La noce nous apparait tel un grand spectacle populaire, regi
par un maitre des ceremonies, d'après des critéres traditionnels bien conserves jusqu'au-
jourd'hui et qui présentent une curieuse alternance d'éléments religieux et d'eléments pro-
fanes (sans pouvoir dire lesquels prevalent), ainsi que de moments sérieux et graves aupres
<le moments gais et litencieux, ce qui donne A la fete entière un aspect composite qui ne
manque pas de pittoresque et de saveur.

Bien que cette etude soit traversée d'un certain esprit romantique et de dilettantisme,
peut tout de meme la considérer comme une contribution utile et bienvenue.

A. F.

MACINSKII, A. D. et DIHAN, M. D., 17o4sou4b ribisaz H000poccuilcnoeo Ynueepcumema
oceo6o9ume.abuomy detwicemuo ua .Ba.rucauar 11875-1877) [L'appui accorde par les
savants de l'Université de Novorossie au mouvement de liberation dans les Balkans en
187J-1877), «Caa WIHC En Apxini», Moscou, 1962, p. 247-255.

Les révoltes dans les Balkans pendant les années 1875-1876 (A Stara Zagora, en Bosnie
-et Herzégovine, la révolte bulgare d'avril 1876) ont été regardées avec sympathie et soutenues
par la société progressiste de Russie, les révolutionnaires russes.

Ceci résulte de toute une série de faits exposés dans ce petit article où l'on anumère
les initiatives pour l'organisation de quetes, de conferences publiques, des campagnes dans la
presse à Odessa et dans le sud de la Russie, dans le dessein de soutenir les révoltés des Balkans.
C'est en ce sens que s'est manifest& l'Union des ouvriers du sud de la Russie o. A Rostov
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l'organisati on de la filiale de cette Union a été faite, entre autres, par A. I. Grebnov, ancien
volontaire russe dans les Balkans.

L'étudiant Pavel Djubinskii, auparavant collaborateur de E. O. Zaslovskii, et l'organi-
sateur de la premiere Union prolétaire de Russie, a joué un réle important dans la contri-
bution des subsides pour les révoltés. Les professeurs V. I. Grigorovici, V. A. Orlov, A. M..
Bogdanovski, I. Mechnicov et autres figurent parmi ceux qui ont activement soutenu les révoltés.

Quelques documents cites en annexe, datant de 1875-1882, prouvent qu'en Novorossie
d'importantes aides matérielles ont été envoyées aux révoltés.

KONSTANTINOV, G., MINKOV, TV. et VELIKOV, ST., Bunrapclin nnearremr.
Enorpaotiln. En6Jmorpselnin [Les écrivains bulgares. Biographies. Bibliographie],
Editions de *L'écrivain bulgare Sofia, 1961, 787 p.

Guide tres utile pour quiconque s'occupe de la 'literature bulgare ou manifeste de
l'intérét pour la vie et l'ceuvre de ses divers représentants depuis l'époque ancienne jusqu'à
nos jours. Ce livre ne contient que des données biographiques sur les écrivains, ainsi que des
indications bibliographiques au sujet de leurs creations (sans aucune appreciation à leur sujet).
11 indique les moments culminants de la vie et de l'activité de chaque écrivain consideré et
comprend deux rubriques ; l'une contient, dans l'ordre chronologique, les titres des ceuvres, et
l'autre des etudes les concernant, publiees jusqu'en soft 1961, le tout étant dispose alphabé-
tiquement par noms d'auteurs.

Les auteurs de cet excellent instrument de travail ont essaye de souligner exclusivement
les faits de la vie et de rceuvre des écrivains bulgares qui ont joué un rdle décisif dans leur
evolution. Ce principe est également respecté dans le choix de la bibliographie.

A. V.

DINEKOV, P., KUEV, K., PETKANOVA, D., XplICTOMaTIM no crnpo6mrapcna
anTepaTypa [Chrestomathie de la littérature bulgare ancienne], alayna n ncnycmos,
Sofia, 1961, 472 p.

Recueil de textes, parfois intégraux, mais en general fragmentaires, empruntés aux
cenvres les plus importantes de la littérature bulgare ancienne (IXe XVIIle siècles). Les
morceaux soigneusement choisis par les auteurs de cette chrestomathie donnent les exemples
des differents genres littéraires illustrés par les représentants de la litterature bulgare ancienne
(dans des écrits originaux mais aussi en traductions). A l'exception des monuments appar-
tenant aux XVII' et XVIIIe sleeks, rédigés dans une langue tres proche du bulgare moderne,
les textes sont donnés en traduction. La plupart des traductions a été faites par des commis-
seurs éprouvés de la littérature bulgare ancienne : lord. Ivanov, Ill. Trifonov, V. SI. Kiselkov 2,
Iv. Dugev, Minko Genov et d'autres 2.

Le present recueil lui est dédié.
Certaines traductions sont dues aux auteurs memes de la chrestomathie.
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Outre les textes bulgares (slaves) proprement dits, cette chrestomathie reproduit aussi
des fragments d'inscriptions et de monuments protobulgares datant des lime X° siécles.
Sur les quelques 80 inscriptions connues jusqu'i présent8, les auteurs n'en donnent que 5:
l'inscription de Ttrnovo du khan Omourtag ; l'inscription du village de Catalar (aujourd'hui
Tsar Kroum, Kolarovgrad) ; l'inscription du khan Malamir ; celle du knéze Boris trouvée
Balski (village de l'Albanie méridionale) et une liste des khans protobulgares (monument parti-
culiérement important découvert par le savant russe André Popov en 1866).

Quant It la classification des monuments dits bulgares, les auteurs acceptent la pério-
disation adoptée par le Cours de littérature bulgare ancienne tenu à l'Université de Sofia : I.
Ixxne siécles ; II. Les xme et xive siécles ; III. xve xvme siècles.

Les textes de cette chrestomathie sont précédés de notes bibliographiques bien docu-
mentées. Ils sont également accompagnés de commentaires historico-philologiques qui facilitent
la compréhension des passages plus obscurs ou qui réclament certaines explications.

L'importance de cette chrestomathie découle surtout du fait qu'elle met A la disposition
des chercheurse des matériaux maintenant accessibles, les recueils plus anciens établis A partir
de 1920 environ par Bo2 Angelov, M. Genov, ford. Ivanov, Iv. Dugev, Minko Genov el Tv.
Kristanov (1922, 1925, 1935, 1940, 1943, 1947 et 1954) étant dev-enus des raretés biblio-
graphiques.

A. V.

Chansonnier populaire albanais. Introduction par Qemal Haxhihasani, Bucarest, 1961.

Le récueil réunit des exemples caractérisliques du folklore albanais qui a reflété les
événements importants de la v le sociale et familiale du peuple. Les poésies choisies dans ce
recueil expriment une large gamme de sentiments : berceuses, cantilènes, chansons d'amottr,
légendes, ballades, chansons historiques. Les derniers conservent fidèlement le souvenir d'un
gand nombre de guerres, de luttes hérofques pour la liberté, depuis les temps glorieux des
guerres de Skanderbeg (XVe siècle) jusqu'au seuil de la proclamation de l'indépendance natio-
nale en 1912. Dans le Cycle des Kreshnik (Cycle des preux) au centre de la poésie épique
héroIque du moyen Age se retrouvent les éléments d'un très ancien folklore balkanique, des
points de contact avec les grandes épopées du moyen Age, des circonstances historiques com-
munes au peuple albanais et aux peuples slaves du sud de l'Europe, notamment pendant
l'époque précédant la conquète turque. La résistance spontanée contre la domination turque,
reflétée dans les anciennes chansons de geste se transforme en résistance organisée pour l'affran-
chissement du pays et Vindépendance nationale dans la poésie épique historique du siécle
dernier. Aprés la formation de l'Etat albanais, on voit apparaitre dans le répertoire de la poésie
¡pique des revendications révolutionnaires pour un pouvoir démocratique, des revendications
pour Vaffranchissement total du joug de la double exploitation féodale et bourgeoise auxquelles
vient s'ajouter la lutte décidée contre la domination fasciste. Dans les chansons d'amour
la beauté de la jeune fille aimée y est rendue par des épithétes, des expressions artistiques
puisées habituellement dans le milieu pastoral et dans la nature du pays. Le théme du chan-
bonnier du mariage est étroitement lié aux coutumes de celui-ci préparation du banquet
nuptial, accueil des convives, cortège nuptial. D/ autres cérémonies encore composent un ritual
complet qui rappelle norabre des coutumes anciennes parmi lesquelles les mariages par rapt.

a V. leur description chez V. Be§evliev, Illpno5laraperin nawme u, Sofia, 1935-1936.
4 Qu'ils soient philologues ou historiens.
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Les poésies à caractere social sont représentées par les chansons de haldouks (des hems qui,
sous la domination ottomane se révoltaient contre celle-ci), les chansons de soldats et les chan-
sons de l'émigration des plaintes élégiaques qui évoquent les souffrances des hommes tombés
dans les deserts de l'Anatolie et de l'Arable. De la meme manière sont citées les chansons
et les coutumes des fetes rituelles de l'année ealendes, carnaval, solstices, rites de pluie
et de secheresse, etc. Leur versification, axée sur un fond nettement peen, est revetue d'élé-
ments confessionnels chrétiens et islamiques.

Apres la Liberation le folklore albanais reflete les realisations accomplies par le pouvoir
populaire dans le domaine de l'industrie et de l'agriculture, du batiment et de la culture, la
vie heureuse, le bien-etre, la pais.

S. H.

NEDIM TOR, VEDAT, Festivités de danses populaires a Istanbul, The Folklorist *, 6, 1961,
5, p. 451-454.

Entre le 22 et le 23 juillet 1960 a eu lieu h. Istanbul, le We festival de la danse
populaire, organise par la Fondation de propagation et de conservation des danses populaires
turquesa. Cent vingt danseurs de differentes regions du pays ont pris part it cette manifes-
tation, les 43 danses presentees ayant réussi à créer une image suggestive de la variété et
de la richesse du folklore coregraphique turc.

L'article présente brievement quatre de ces danses considérées comme caractéristiques
pour la creation populaire turque dans ce domaine.

Le groupe d'Ankara, compose de quatre hommes, a présenté les danses Zaybek et Misket,
toutes les deux accompagnées à l'instrument populaire Saz i. Cet instrument d'origine tres
ancienne, typique pour l'Anatolie, est semblable it la mandoline, mais n'a que trois cordes (La,
Ré, Sol ou bien La, Re, Mi). Les danses, tant par l'exécution rapide, légère et delicate des
mouvements, que par la nature des melodies qui les accompagnent, créent une image inoublia-
ble qui évoque l'atmosphere des vastes steppes d'Anatolie.

Le groupe de Trébizonde a dansé la danse Rorou répandue surtout dans la zone de la
flier Noire, accompagné par l'instrument populaire local Kemence.

Tres intéressant est l'effet polyphonique qui résulte de l'exécution concomitante, sur
cordes doubles, d'une seconde mélodie qui suit la première (a distance d'une quade supérieure
au inférieure).

La quatrieme danse, nominee Halay, appartient à la region Gaziantep. Elle n'est
executée que par des hommes ou des femmes, rarement par un groupe mixte. Son caraetere
animé et gai est souligne par la couleur vive des costumes et par l'accompagnement plein de
verve des deux instruments autochtones Zournaley et Davoul.

Une photographie et la mélodie respective accompagnent la description des quatre danses.

A.Gc.

NEDIM TOR, VEDAT, Le 5' Festival de danse populaire turque., e The Folklorist*, 6,
1961, 1, p. 341-351.

La s Fondation de propagation et de conservation des danses populaires turques a
organise le Ve festival de danses populaires it Istanbul entre le 21 et le 31 juillet 1961.

Etant donne que les statuts de cette Fondation prévoient la realisation d'archives fol.
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kloriques comprenant des enregistrements et des notations de melodies, des films et des photo-
graphies, aux fins de permettre une documentation plus étendue, les organisateurs font en sorte
qu'A chaque festival annuel participcnt toujours de nouvelles équipes de danses, représentant
A tour de rele toutes les provinces du pays. A l'occasion des festivals antérieurs, ont pris part
20 équipes de danses, comprenant 318 personnes.

Au Ve festival, se sont presentees 12 equipes totalisant un nombre de 135 danseurs, qui
ont execute 55 danses différentes. La manifestation a joui d'un grand succés aupres d'un
nombreux public, parmi level il y avaient des personnalités des arts et des lettres turques.

L'auteur de la note fait une courte description du déroulement du Festival, ouvert par
la parade de tous les participants, habillés de leur beaux et pittoresques costumes nationaux.
Les programmes de chaque équipe de danse se sont fait remarquer par leur variété et par le
style de l'execution. Parmi les 12 équipes, nous soulignons les danses spécialement vives, en
rond et en colonne, exécutées avec une frénésie proche de l'extase par un groupe de jeunes Mies
d'Artvin, les danses de Bolou intéressantes par l'originalité des mouvements executes au ryth-
me des tambours, la danse Zeybek de Eskisehir, les vives danses tcherkesses accompagnées
par des instruments de percussion, le gracieux groupe des jeunes filles de Sivas avec la danse
Madimak et, enfin, l'impressionnante danse a mouvements spasmodiques et frémissants (Rorou)
exécutée par un groupe de jeunes filies de Trébizonde. La presentation en scene, par une équipe
d'hommes du Dursunbey, d'une ancienne dansc en voie de disparition, a suscité un vif intéret.

Cinq photographies, représentant diverses équipes de danses, et la notation musicale des
dames Kahikly, Zeybck et Madimak, accompagnent l'article.

A.Gc.

DIMITROV, D. P., La Bulgarie, pays des civilisations anciennes, Sofia, 1961, 63 p.+89 fig.

C'est un apercu de la succession des différentes civilisations sur le territoire actuel de la
Bulgarie, depuis les plus anciens outils des grottes paléolithiques jusqu'it l'ultime épanouissement
de l'art bulgare A la veille de la conquete ottomane vers la fin du XIV° siecle. Ce petit volume,
relié et parfaitement illustre, est écrit A l'intention des touristes étrangers, mais, vu la compe-
tence distinguée de l'auteur, qui est le directeur du Musée archéologique de Sofia et professeur
d'archéologie it l'Université, c'est aussi un trés utile ouvrage d'information scientifique, oa
l'on trouve des données sommaires, mais essentielles et précises, sur les monuments les plus
caractéristiques de ce pays si riche en souvenirs de l'antiquité et du moyen Age bulgaro-
byzantin.

R. V.

RADAR, ZOLTAN, A nagyszentmikliísi Kimes triumgcilis Keptipusainak eredetéröl [Contri-
butions A l'étude de l'iconographie des representations type du trésor de Sinnicolaul
Mare], 41 Folia archaeologica s, XII, 1961, p. 117-128.

L'auteur apporte certaines contributions A l'étude de l'iconographie des representations
du trésor de Sinnicolaul Mare. Les observations se referent A la representation du chasseur A
l'arc et A la chevelure de feu montant un lion aile A téte humaine se trouvant sur le broc
n° 2 du tresor. L'auteur constate des analogies de cette scene dans l'art sasanide, où le dieu
Mithra présente un aspect semblable, et ensuite dans l'art archaique iranien, ofi il y a des res-
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semblances avec la figure de Gilgamesh. S'appuyant sur l'évolution de ce type iconographique
en Perse, Z. K AdAr propose comme date du broc en question la période comprise entre
la fin du VIP et le commencement du VIIIe siècle A la différence des autres objets qui sont
de deux siècles plus récents.

R.P.

SPERLAGH, SANDOR, A bulgcír épitészert51 [Sur Farchitecture bulgare], Magyar épit6-
mtivészet e, 1961, 2, P. 38-44.

L'article, accompagné d'une riche illustration, est adressé A un large cercle de lecteurs.
II comprend une présentation générale des plus intéressants monuments d'art féodal de la Répu-
blique Populaire de Bulgarie ainsi que certaines considérations sur l'art moyenAgeux bulgare. En
conclusion l'auteur passe en revue les principales réalisations de l'architecture bulgare contem-
poraine.

R. P.

ALPATOV, M. V., La tradition iconographique et la création artistique dans l'ancienne peinture
russe, « L'Arte e, Milan, 1961, 3, p. 139-164.

Dans l'élégant album Les oieilles lanes russes, Série UNESCO, L'art mondial e, 1958,
il y a une ic8ne peu connue jusqu'i présent : 4 La Transfiguration e (de la Galerie Trétiakov,
Moscou). V. Lazarev, l'auteur da rAlbum, estime que l'ceuvre appartiendrait it récole de Roub-
liov, étant d'avis qu'elle aurait été exécutée en 1425. M. V. Alpatov soutient dans cet article
que l'icane de la Galerie Trétiakov, bien que trés semblable i celle de l'iconostase de la cathé-
drale de l'Annonciation du Kremlin de Moscou, n'est pourtant pas, comme cette dernière, rceuvre
du génial Roubliov. La copie * de la Galerie Trétiakov ne porte pas l'empreinte de la concep-
tion roubliovienne. Aussi bien l'ordre de la composition que la hiérarchisation des éléments ico-
nographiques sont profondément différents. Dans l'oeuvre de Roubliov l'auréole entiére et l'étoile
renforcent le blanc des vétements du Christ. Dans la copie e, l'étoile perd sa luminosité. La
couleur de Roubliov est une lumière claire et donee, les monts, le fond d'or, les tons suaves
forment les éléments essentiels dans la gamme de la représentation de révénement de la Trans-
figuration e. Dans la copie e, la lumiére ne pénètre pas dans les couleurs, tous les objets de
la peinture paraissant lourds et opaques. L'oeuvre de la Galerie Trétiakov se place au commen-
cement du XVI siécle. Chez Roubliov la scène du Mont de Tabor acquiert une signification
nouvelle. Dans les représentations byzantines, les témoins de la e Transfiguration e ont l'air
épouvanté. Chez Roubliov lls ont une expression de joie et de grande confiance. Cela se voit A
la figure de Saint Pierre, qui est très semblable A l'autre représentation de Roubliov, de la
frésque l'Assomption * de Vladimir, oil Saint Pierre conduit les justes dans le paradis. Nous
remarquons le lame regard doux et franc, la meme bonté se &gage de tout son étre aposto-
lique. Dans la conception hiératique byzantine Jésus Christ ne s'entretient pas avec les pro-
phétes (Molse et Elle), il ne leur pose aucune question et ceux-ci se bornent A le servir tandis
que le Christ se perd dans les rayons de la gloire. Chez Roubliov la représentation de cet évé-
nement atteint la signification d'un ordre universel.
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Le sens littéraire, canonique des représentations dogmatiques cède chez Roubliov en
faveur du sens anagogique d'une manière prononcée. L'icline de Roubliov est un message
plein d'une profonde sagesse et constitue une esquisse de ce gull réalisera dans son chef d'ceuvre
bien connu s La Trinité o. L'auteur de la *Transfiguration de la Galerie Trétiakov admirait,
tout comme ses contemporains, les ceuvres de Roubliov, faisant preuve de virtuoslté dans
l'exécution sans avoir toutefois l'éclat et l'ampleur du génie. Chez Roubilov la Transfigura-
tion* cesse de symbollser seulement la forme rigide et froide du schéma du canon. Les créa-
teurs russes d'icanes expriment dans leurs ceuvres un art riche en idées, profond, d'une
rare perfection des formes. L'icane de Roubliov reflète l'entière sage,sse et la morale des disciples
de Serge Radonez, une vision artistique du monde russe moyenageux. Les admirables s !ca-
nes s de Roubliov appartiennent au patrimoine universel de l'art. Redécouvertes depuis 50 ans,
ces exemplaires de la vieille peinture russe ont donné naissance it de nombreuses interpréta-
bons enthousistes et variées. Aujourd'hui elles doivent atre attentivement étudiées en ce qu'eUes
ont de plus profond et de plus original, constituant d'inestimables valeurs artistiques de la
vieille Russie.

C. Br.

KOUZEV, AILEXANDR, Hpacmettu-nettamu om imemomo cpednoseproeue rae eapueuenua
Asgaeu 1Bagues à cachet de la fin du moyen age, exposées au musée de Varna],
«HanecTim Ha napuencHoTo apxecooriftlecifo HpyatecImo», Varna, XII, 1961,
p. 81-89.

L'auteur décrit 13 bagues a cachet portées jadis par des bourgeois et hommes d'Eglise et
conservées à présent au musée archéologique de Varna. La plus ancienne, portant l'inscription
e Stati, fils de Nicolas o, date des XVI XVII' siècles (la date &ant établie par l'auteur
d'aprés le caractère de l'inscription) ; à la mame période se rattache aussi la bague avec l'ins-
cription s Iancio, fits de Dragni s (n° 3). Deux autres sont datées 1690 (n° 4) et 1819 (n° 13).
La plupart des bagues sont en argent ; les inscriptions, d'habitude en grec, sont gravées sur
les gemmes. Ces piéces illustrent la technique, l'ornementation et les formes utilisées par les
orfévres de cette époque.

D.C.G.

FEE-12R, GÉZA junior, La tenle turque du Musie National Hongrois, Folia archaeologica
XIII, 1961, p. 213-223.

Une des plus spectaculaires pnces de la collection historique du Musée National de Buda-
pest est sans doute la grande tente turque dont s'occupe l'auteur de l'article. G. Fehér estime
que cette tente doit avoir appartenu à un dignitaire turc vizir ou beyler-bey et qu'elle
daterait du XVIP siécle. Après une description détaillée des pièces composantes ainsi que du
décor appliqué, l'auteur passe en revue les tentes semblables connues dans les coUections
hongroises, autrichiennes et polonaises, en faisant certaines remarques sur le type de ce genre
de pièces. Pourtant on ne fait malheureusement aucune comparaison entre la tente du Musée
National de Budapest et les piéces similaires des collections turques.
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MIKRAYANNITIS, GERASIMOS, Kardc).oyoç zapoypetcpcw xc081zeuv 'roo Kuptaxoil ;
"A.8,cp Mxiyrilç Tijç `AyEtxç "Av; [Catalogue des manuscrits conserves dans la

bibliothéque du couvent Sainte-Anne d'Athos], 'Elre-rqpi; `c-catpeEccg put t:mmiLv
a7cou3cliv II XXX, 1960-1961, p. 453-560.

L'auteur public la deuxiénie parlie du catalogue des manuscrits conserves dans la biblio-
thèque du convent athonite Sainte-Anne. La première partie nous est connue ayant parue
dans le meme annuaire, vol. XXIX (1959), p. 87-192. Parmi les manuscrits indiqués dans.
ce catalogue il y en a beaucoup qui concernent directement l'histoire et la culture byzantine
du XIV' jusqu'au XVP siècle. Un ample index de mots et matières facilite l'utilisation du
catalogue. Dans ce travail l'auteur approfondit les recherches faites par Spiridon Lambros
sur les memes manuscrits.

G.C.

The Modern Greek Collection in the Library of the University of Cincinnati. A Catalogue edited
by Niove Kyparissiotis, Athénes, The Hestia Press, 1960, XV + 387 p.

Le Catalogue de la Section grecque moderne de la Bibliothèque de l'Université de Cincin-
nati a été rédigé en 1953-1954 et contient tous les livres entres dans la bibliotheque jusqu'en
1952 et les périodiques recus jacqu'en 1954, en tout, 4447 titres. Les matériaux couvrent pres-
que toutes les branches de la science. La bibliothèque s'est formée ces 30 derniéres années,
ayant maintenant 12 000 volumes qui, aux Etats-Unis, pourraient constituer suggere l'Avant-
propos le noyau d'un centre de recherches pour la Gréce médiévale et moderne.

La Bibliothèque de l'Université de Cincinnati a deja été presentee dans des revues de
spécialité, en 1940-1941 et en 1951, celui-ci étant son premier catalogue imprimé.

C.P.D.

The American Historical Association's Guide to Historical Literature, New York, 1963, XXXV-f-
962 p.

Cette bibliographie de la litterature historique mondiale donne la priorité aux mate-
riaux concernant l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et les peuples de l'Australie et de l'Océanie et
accorde un espace plus réduit à l'historiographie européenne. C'est pourquoi, les 30 pages réser-
vees aux pays du sud-est européen et les 13 pages s'occupant de la bibliographie byzantine
out des lacunes regrettables, quoique ainsi que l'affirme l'Avant-propos les reductions se
soient opérées aprbs mare réflexion, de manière à faire représenter les principaux aspects des,
différents secteurs historiques.

C.P.D.

La partie bibliographique (COMPTES RENDUS et NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES) est assurée
par les soins de Mircsa Voicana.
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rendus.

La correspondance, les manuscrits et les publications (livres, revues,
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