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Idhes et mentalitée au XVIII' eiècle

DOES THE ROMANIAN EIGHTEENTH CENTURY EXIST ?
STEFAN LEMNY

Thus formulated, the question from the title tries to direct the
attention to a more inciting problem in the world of the historiography,
where "the 18th century" enjoys today an increasing interest. ITnder
this sign, a special magazine pe XVIII' siècle galant et littdraire ), mark-
ing the fascination for an epoch "si foisonnant d'inédit"1 had appeared
in France as early as the last century. Of late, the publications referring
to its knowledge were raultiplied with the increasing of the societies and
centers of studies, united in the "International Society for 18th Century
Studies". In this context stimulating for the research, the effort to legiti-
mate it was not late in manifesting itself. This effort is explainable because
habitually the historical research did not ever associate to this century
other significations than those resulted from the strictly chronological
registering of time, and the historical phenomena had often their proper
time superposing years, decades and centuries for the purpose of consti-
tuting them in periods, epochs and stages. It was only the hazard which
often established the concordance between the normal succession of the
date and the succession of the historical processes.

Then, how could one explain the interest for a certain century! The
answers given are yet far from exhausting the sources. The most recent
researches offered to the 18th century at European level, the distinctive
physiognomy as the prelude of modernity 2, or as a simple convention
and hypothesis of work 3. Is this assertion valid for the history of Roma-
nians too I In other words, does a Romanian 18th century exist and what
does it represent!

It is not the stricty chronological century that concerns us.
The question is if this century has in Romanian space too its indi-

viduality, able to determine its study, according to the "dix-huitibmistes"
concerns from the continent. Who looks for an answer consulting recent
historical synthesis would be puzzled. It Com.IS from the relativism of
the present chronological delimitation between the middle and modern
epoch, that] splits the 18th century and sacrifices inevitably its unity 4.

Octave Uzanne, "Babillage frontlspice", Le XVIII' siécle galant et littéraire, I, 1887,
P. 3.

Cf. The Modernitg of the Eighteenth Century, edited by Louts T. Mille, Cleveland and
London, 1971, p. XIXIII; Isser Woloch Eighteenth-Century Europe. Tradition and Progress.
1715-1789, New York, London, 1982, p. XVIXVII.

3 Pierre Chortler, "Le dix-hultiame slecle existe-W1?", Dix-huitihne slide, V, Paris,
1973, p. 47.

4 L. Bolen, "A doua jumiitate a secolulul XVIII Inceput al epocli moderne In istorla
RomAnier, Anuarul lnstitutului de istorie 1 arheologie "A.. D. Xenopol", Ia§1, IX, 1972, p.
431-444.

Rev. Atudes Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. 299-303, Bucarest, 1989
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300 STEFAN LEMNY 2

The strong persistence of feudal structures and the continu.ous pre-
monition of new, rat dern structures explain historians' attempt to find a
boundary as relative as it can, fixed by sorae of them at the middle and
by others, at the end of the 18th century.

But the realities evolve in so serried junction that they refuse the
cleavage of the divisions into periods. Nevertheless, N. Iorga's more ancient
scepticism concerning the possibility to objectify that division into periods
cannot be accepted any longer 5. The historian's attentive eye can decode
the lines and the sense of evolution of the society. It is to his specific
curiosity that the developments' index of some domains from the Roma-
nian civilization and culture during this century. One cannot have doubts
about the new rhythm of the development, manifested earlier in Transyl-
vania, but also in Moldavia and Walaehia, a rhythm illustrated by the
demographical progress of the population 6, by the economic develop-
ment and by the social mutations in the national income 7; one cannot
deny the important refreshings happened in the thinking and collective
sensitivity or in the cultural life 8. In this respect, the Romanian society
from the end of the 18th century cannot be separated from the realities
in the middle of the century, marked by C. Mavrocordat's reforms and the
last stage proved to be determined by another raoment, specific to the
Early-Enlightenment in a cultural plane at the beginning of the 18th cen-
tury. But the logic, one could object, concerns the human becoming story
itself.

In the dense and inextricable jurgle of the past, one knows the his-
torian's need to delimit his domain to be able to explore profoundly,
before saying generalizing aphorisms. Firstly, from the perspective of
such a strategy of knowledge, the "18th century" represents for the
Romanian researchers too a work sample with a methodological value.
The watchword of this research could secure in time to order the collec-
tive effort establishing a more operative spirit in research, able to publish
the sources, to co-ordinate major and little themes of research, justifying
also the role of a bibliography which gathers up all the writirgs referring
to this century.

This fact does not exclude at the same time the defining of the cen-
tury as a distinctive period in the Romanians' history. A physiognomy
which does not ignore the defining structural realities through which the
society was in conneetien with the traditional Romanian world, without
ignoring the innovating directions. The twilight of the Middle Ages and
the origins of the modernity pass beyond the chronological limits of the
century, but they raeet particularly during the century, expressing its
dramatism and unity founded just on often contradictory realities.

5 N. Iorga, Generalitafi cu privire la studiile istorice, Bucuresti, 1933, p. 157-159.
Cf. Louis Roman, "Démographie historiques de la Roumanie. 1972-1978. Bibliogra-

phie analytique", Revue roumaine d'histoire, XIX, 1981, 1, p. 85-127; Ibidem, 1978-1984,
in loc. cit., XXIV, 1985, 4, p. 351-372.

7 Naliunea Tomlin& Geneul. Afirmare. Orizont contemporan, edited by $tefan *tefiinescu,
Bucuresti, 1984, p. 297-337, 21-135.

a Alexandru Dutu, Coordonate ale culturii romdnefli In secolul XVIII (1700-1821),
Bucuresti, 1968.
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3 THE ROMANIAN EIGHTEENTH CENTURY 301

Marking somehow this reality, the more recent historiography defi-
ned the century especially from the political view point under the name
of "Habsburg régime" (in Transylvania) and "Phanariote regime" (in the
Principalities), both set up generally at the beginning of the second decade,
by the "Curu.t" peace with the Imperials at Satu Mare and Nicolae lefavro-
cordat's enthroning in Moldavia, in 1711.

But the occupation proper of Transylvania by the Habsburgs began
earlier and the "union" of the Orthodox Church with Rome represented

as Lucian Naga remarked the first stage in a lot of events which
were to mark the Romanian conscience's crisis 9. As for the Phanariote
regime, the recent historiography cleared up its premises, speaking about
a "prephanariote" regime identified even in the 17th century 1°.

From the political point of view, things are not less precise regar-
ding the date of the end of the 18th century ; the year 1821 when the
Phanariote reigns were removed could be accepted as a reference point
for Moldavia and Wallachia, but, beyond the mountains, in Transylvania
the political realities kept by the Habsburg domination remained unchang-
ed for long.

The political regime, with its influence on the relations between the
internal and the external factor, is only an aspect in such a discussion.

As for the agrarian relations, the Romanian world kept on all the
fundamental elements of the socio-economic structures of feudalism.
In this context, the reforms of an enlightened despot as C. Mavrocordato
represented sooner an agi ornamento, and placed in this way Moldavia and
Wallachia at the interference of the agrarian Balkan and East-uropean
zones 11.

The feudal edifice persisted just as strongly in Transylvania which
the peasant revolt from 1784 tried to annihilate and -which Joseph the
second's enlightened policy tried to reform 12.

The institutional and administrative framework of the Romanian
society knew no less significant transformations. Partic-alarly the fiscality
acquired a new organizational weight to the princes' "étatise "policy under-
mined first by their own private interest 13. The juridical life and the
legislative reforms reflected the same efforts in pursuit of new forms. The
social and sanitary assistance gave other modest evidence of progress,
the sign that the Romanian world lived a time of ferment. Certain renewals
were grasped even in the military life so amorphous in the organization
of the army and heroic facts 14

9 Ludan Blaga, Glndirea romdneascd In Transilvania In secoluL XVIII, Bucureati, 1966.
10 Constantin Serban, "Les prélirninaires de l'époque phanariote", Symposium. L'épor

que phanariote, Thessaloniki, 1974, p. 29-39 ; E. Stdnescu, "Prephanariotes et phanariotes clan*
là-vision de la société roumaine des XVIIeXVIIle siècles", vol. cit., p. 347-358.

11 Florin Constantiniu, Relafiile agrare din Tara Romdneased In secolul XVIII, Bucu-
re§ti, 1972, P. 202-205.

22 David Prodan, "Die Aufhebung der Leibeigeschaft in Siebenbiirgen", Stidost-Fors
chun gen, Mtinchen, XXIX, 1970, p. 2-42.

" V. Mihordea, "Les réglements fiscaux édictés par C. Mavrocordato", Revue roumaine
d'histoire, X, 1971, 2, p. 267-291.

1! Florin Constantiniu, "Tradition and Innovation in the Eighteenth-Century Military
StruCtures of the Romanian Lands", East Central European Society and War in the Pre-Revo-
lutionary Eighteenth, Century, New York, II, 1982, p. 389-399.
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302 STEFAN LENNY 4

As for the ideas and
mentalities'

this epoch opened by a moment
of breaking and a gradual decline and then it attained to crystallize the
structures of the modem society in which the most suggestive element a
were even the affirmation of national consciousness and the circulation
of the enlightened ideas. The daily life, clothing, the nourishment comple-
ted the image which demonstrated that on a strongly oriental background,
especially in Moldavia an Wallachia a modernization process can be found,
that is the tendency to Europeanization 15

To modernize, understood particularly as to Europeanize, me,ant in
fact to rediscover its own consciousness which made efforts to deliver from
under the pressure of Oriental forms, nourished by the aggravating of the
Ottoman suzerainty.

Do all these realities, to which one could add many others, confer
a peculiar profile to this century

The medievalist researcher is sooner tempted to see there belated
prolongations of his favourite epoch of study, while the modernist one
considered them as realities which precede his epoch. This controversy
corresponds in fact to the problems of the same century in other Euro-
pean zones, but where these problems are placed in a unanimously accep-
ted territory of the modernity. The 18th century "is interesting also by
itself". But, as one remarked, every century is interesting and it is for
nobody a secret that every historian chooses his subject according to his
preferences, but also to his disquiets depending on his epoch'''. One could
e,asily understand the temptation for this century, because, for some coun-
tries of the Continent as France; this century was "l'un des rares siècles
oÙ Pidée de l'homme et le sens de l'humain furent en croissance et non en
rSgression. Miracle de culture, d'intelligence critique et créatrice, il sut
admirablement doser l'espoir et la sagesse, avec assez de goilt pour con-
server l'héritage, avec assez de curiosité et de générosité pour ne pas
s'y tenir" 17. We've quoted some words from the presentation which inau-
gurated some years ago a magazine destined to the 18th century.

Do the above lines correspond to the Romanian realities to justify
the historian's option for what represents a century "through itself" I

In spite of the ever more insistent contributions from the last time,
which make obvious the convergent sense of the European civilisation to
overcome the discrepancies, the Romanian realities continue to distinguish
themselveg considerably, justifying the image of that enlightenment in
oriental clothes through which the specific note of the zone 18 was sugges-
tively described. The effort to integrate in the European civilization is
visible and it expresses one of the fascinating directions, seductive till
today. This is not the only direction susceptible to express a sentimental
adhesion to that centmy. But it could be unjust to neglect the other less

15 Avram Andea, "Everyday Life in Romanian Society in the Century of Enlightenment-
Tendences of Modernization", Enlightenment and Romanian Society, edited by Pompiliu Teodor,
Cluj-Napoca, 1980, p. 91-106.

18 J. Roger, "Pourquoi des dix-huitiérnistes ?", Revue de syntlase CI, 1980, p. 98.
17 Paul Verniére, "Présentation", Dix-huitiame siCcle, I, 1969 p. 6.
18 Paul Cornea, "Costache Conachi sau iluminismul In anteriu i giubea", Studii de

literaturd romand modernd, Bucuresti, 1962, p. 79-102.
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5 THE ROMANIAN EIGHTEENTH CENTURY 303

bright realities of the century. .An essential one is just on a cultural planer
where nothing sensational seems to have been produced from Cantemir
till the Transylvanian Scholars' pleiad from the end of the century. In
the absence of an intellectual élite, our attention is attracted by the more
modest scholars, such as simple clerks, boyards and cultivated prelates,
whose intellectual evolution seems to herald the beginning of a cultural
democratism, an essential condition of the national regeneration from the
beginning of the 19th century.

Another scale of the realities, short and manifold didn't
promote a stability climate, favorable to the great mobilizing projects.
The wars and long periods of foreign occupations, diseases and poverty
kept the same situation of incertitude with repercussions in the collective
psychology for which the idea of subsistence acquired more important
values than the cultural affirmation. One could thus say that the 18th
century was not too happy in the history of the Romanians, and accor-
dingly, it wasn't "the great centm7", often evoked as a revival moment
with a great value till today. it was rather a century of violent contrasts,
from the world of the palaces to that of the hovels, where the traditional
conscience kept offering the only relief, even if the echoes of the French
Revolution reached the boyards' ears 19.

But, even with this diversity of the reality and with its contrasting
notes, the Romanian 18th century has its importance and is worth being
profoundly researched to precede its inclusion in a historical panorama.

To study it as a unity, monographically, does not mean to study
i t only for itself, because the required research does not embarrass the
historiographical tradition which dealt with middle and modern ages.
On the contrary, it makes an effort to reconsider the realities in their struc-
tural unity. In this respect, there is the Romanian "dix-huitiémistes"
own tradition, consolidated today by Al. Dutu, Pompiliu Teodor, Paul
Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Andrei Pippidi's studies. It remains
for this tradition to acquire an adequate organizational expression so that
the study of the Romanian 18th century may advance.
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RECHERCHES SUR LES PHANARIOTES :
ik PROPOS DE LEUR SENTIMENT D'APPARTENANCE

AU MÉME GROUPE SOCIAL*

SOCRATE C. ZERVOS
(Université Lyon III)

Les conflits internes an groupe phanariote ne constituent point un
secret pour tout chercheur familier des sources et de la littérature histori-
ques du XVIII.' siècle sud-est européen 1. Notre article se propose d'exa-
miner dans quelle mesure ces conflits étaient les simples conséquences d'un
antagonisme naturel parmi les membres d'un groupe, ou s'ils exprimaient
l'existence de différends idéologiques profonds entre les Phanariotes, et,
surtout, à quel moment ces différends semblent plus ou moins accentuds.
Ces questions générales nous permettront, peut-étre, de répondre à d'au-
tres, plus précises, à savoir si l'on peut parler d'un sentinaent d'appar-
tenance au même groupe social, s'il existe un 4 esprit de corps » phanariote.
Brain, suivant les indications de conflits, manifest& pendant le XVII° sib-
cle au sein de la couche supérieure de la population grecque de Constan-
tinople, nous essayerons d'étudier une hypothèse relative A, l'existence de
plusieurs factions phanariotes pendant le XVIII siècle.

Cet article a également un autre objectif : Pendant très longtemps,
l'historiographie, notamment grecque, avait tendance à élargir trop le
concept « phanariote *, en y classant grand nombre de personnes qui ne
devraient pas figurer, du moins sans quelques réserves. M. Andrei Pippidi,
dans son article « Phanar, Phanariotes, phanariotisme » 2, étudie de
façon exhaustive et judicieuse ces termes ; il nous semble, done, inutile
d'y revenir ici. Toutefois, il faudrait signaler que la tendance sus-mention-
née conduisait 5, qualifier d'exception toute acte ou opinion qui se trouvait

en contradiction » avec ce que chaque historien considérait, à tort ou
raison, comme la règle du eomportement on de la pensée phanariotes ; on
pouvait alors constater souvent que les comportements « exceptionnels
étaient aussi fréquents que ceux « conformes » à la règlel Situation qui-

Cet article est extrait de notre thase de doctorat sur l'idéologie politique des Phana-
riotes, effectuée à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, sous la direction de Madame
Antoniadis-Bibicou.

II ne nous semble pas utile de citer ici le grand nombre des travaux historiques quie
depuis le XIX* siècle déjie, insistent sur les conflits internes du groupe phanariote ; nous nous
contenterons de rnentionner les pages que consacre it ce sujet C. Paparregopoulos, Icrropbx

sEXXvpixo6 "E6voug (Histoire de la Nation Hellénique), vol. V, Athènes, 1874, p. 109.
Parmi les ouvrages plus récents cf. A. E. Vacalopoulos, 'InTopia TOB vol) 'EXX.rpnatLo-6.
(Histoire du nouvel Hellénisme), vol. IV, Salonique, 1973, pp. 242, 246.

2 A. Pippidi, e Phanar, Phanariotes, phanariotisme RESEE, XIII (1975), pp. 231-239'

Rev. gtudes Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. 305-311, Bucarest, 1989
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306 SOCRATE C. ZERVOS 2

découlait inévitablement du fait que l'on essayait d'étudier les hommes
en dehors de leur groupe (que l'on considerait, sans réserve, unique) ; ce
qui en essayant d'éclairer l'unité, obscurcissait l'ensemble 3. C'est à cette
ensemble, les Phanariotes, que nous tenons 6, nous intéresser ici, en opérant
un examen de toute o contradiction * dans le cadre du groupe phanariote.
Par ailleurs, existe-t-il un seul groupe phanariote ou plusieurs

Avant de rechercher des indications de conflits dans les sources sur
lesquelles a été base notre travail, nous avons essaye évidemment
de trouver des exemples de solidarité, étant persuadé que ces derniers
devraient Atre, natnrellement, plus rares que les premiers ; or, dans les
textes phanariotes que nous avons examines la solidarité est quasi-inexis-
tante pendant la période qui précède la guerre de l'Indépendance grecque4.
Bares sont les simples mentions 6, leur groupe - en tant que tel - par
les Phanariotes eux-mémes. Dans le grand volume, par exemple, de textes
grecs relatifs A, l'histoire des Principautés danubiennes, edit& par A. Papa-
dopoulos-Kerameus 8, nous ne rencontrons que deux fois le nom du groupe :
Phanariotes * 8, l'une d'entre elles étant d'ailleurs pejorative bien qu'elle

&nano d'un des plus illustres parmi les membres du groupe 7. Dans le
livre d'Athanase Comnene-Ypsilanti, bien que nous retrouvons tres sou-
vent le mot « Phanar *, en taint que nom du quartier des Phanariotes 8,
nous ne le verrons attaché au nora du groupe que quatre fois seulement 9 ;
ici aussi, deux des citations sont péjoratives " ; dans les deux autres men-
tions, il est qu.estion des maisons archontales du Phanar (Tee Ccpxownxi
ait('v(z docivccpEou)11 et des archontes de Ce quartier (rotiç &pxowvccç
'rob" (bccvccpEou) 12. L'adjectif phanariote * n.'est point utilisé dans ce

3 Sur les dangers et les risques de cette méthode cf. G. Duby, Histoire des mentall-
Os 6, in L'histoire et ses méthodes, Paris, 1961, pp. 939 ss.

4 Sur les conflits internes du groupe phanariote et sur l'expression de sa solidarité
pendant le XIX e siècle, cf. S. C. Zervos, 'H yevozXoyka orip én-ripecrEcc vi5ç 8t.ccgrig ;scrixkli
Tao devonipcov orpcquiTcev st'ç 'EXXlvaxijç xmcovEceg (1850-1900) : Té Toxper.8caytaccrv
dkevapturv (La généalogie au service du conflit entre les couches supérieures de la société
grecque (1850-1900) : L'exemple des Phanaríotes), I Congrès hellénique des sciences géné-
alogique et héraldique, (Athènes, 1986), sous presse ; et idem, La généalogie en tant
qu'expression des conflits entre les couches supérieures de la société grecque pendant le XIX°

XVIIIe Congrés international des sciences généaologique et héraldique (Innsbruck,
t988), sous presse.

A. Papadopoulos-Kerameus, Texte grecesti privito are la istoria romAneasci, in Hur-
mnzaki XIII Bucarest, 1909.

Ibidem, p. 89, dans un texte de C. Caradja : e 8iti vcE L.djv 8w00ii .rok akcv,_
paroxç lcnouroX-6 Tcov s et p.486 dans un autre de N. Maurocordato : Net fixeeç 43XEyov
TelkarE, Vayou; Coccvaptcfrrcuç

Ibidem, p. 462; cf. supra note 6.
3 A. Comnene-Ypsilantl, 'ExxXlacaauxclv 'ad IroXvrociavrv ek 868excc, 1343XEov

H', O' xccE I' i¡Toc cck pzrec vino ''AXcaenv (Les événements ecclésiastiques et politiques après
la Prise de Constantinople), Constantinople, 1870, pp. 44, 52, 144, 308, 313, 324, 362, 370,
373, 383, 408, 461, 550, 645, 681, 694, 713. Le nom du quartier est, toutefois, utilisé - dans
d'autres textes - pour &signer les habitants : Le tout-Phanar est ici écrivait en 1719, un
phanariote de Bucarest ; cf. Hurmuzaki, XIV, p. 846.

9 Ibidem, pp. 399, 519, 560 et 649.
le Ibídem, pp. 519, 560.
u Ibidem, p. 399.

Ibidem, p. 649.
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3 RECHERCHES SUR LES PHANARIOTES 307

texte 18. Pour désigner les membres du groupe nous trouverons les ex-
pressions 4 archontes &eX01PCS4) 14, archontes de la Nation (&pxovreg
co13 Nvouq) 15, «notables compatriotes (Tcpokovreg -raoreoyevetq) 16, et
groupe ( archontal » ( (ipxovrotbv a 6avr) VA) 17 Nous retrouverons

cette dernière expression dans les Ephémérides » de Constantin Caradja 18,
ainsi qu'une autre : 4 ordre des archontes (dcpxovsqx6v Tecwoc) ".
Nous pensons que ces expressions permettent de déceler ici un exemple
d'a universalité de l'expression idéologique : le groupe phanariote tente
de s'affirmer, eu premier lieu, comme le représentant de l'ensemble de la
nation grecque.

Si les expressions de solidarité sont, comme nous l'avons vu par ce
rapide parcours de sources grecques, quasi-inexistantes, les critiques, en
revanche, des phanariotes par les phanariotes sont abondantes ; elles ont
pour objet aussi bien le groupe que ses membres ; elles mettent en cause la
moralité, Phonnéteté, les capacités et les connaissances des Phanariotes,
d'une façon que l'on pourrait qualifier de systématique. Parfois, elles indi-
quent des conflits au sein d'une méme famine : en 1788, par exemple, le
prince Nicolas Mauroyenni, en apprenant Paccession de son neveu Etienne
à la dignité de grand logothète, profère des jugememts trés ironiques sur
ce dernier auprés du Patriarche la raison &ant, selon Comnène-Ypsilanti,
que lui-méme non seulement n'avait pas pu y accéder, mais ne bénéfi-
ciait d'aucune considération auprès des archontes » ?1'. En 1742, Jean
Nicolas Maurocordato, à l'aide du grand vezir, destitue son frère Constan-
tin du tr6ne de la Moldavie pour y accéder lui-méme 21. Quelques années
plus tard, Grégoire Ghika, destituera de la méme façon son cousin Cons-
tantin Maurocordato du tr6ne de la Valachie pour régner A sa place 22.

Les accusations visant la moralité ou la mauvaise conduite politique
des membres du groupe sont innombrables, dans les écrits phanariotes
h, Nicolas Maurocordato est reproché son gouvernement tyrannique 23,
l'empoisonnement de son frère Jean, Passassinat de plusieurs dignitaires
Valaques et celui du métropolite de la Valachie 24; A, Alexandre Ghika
sa méchanceté et ses nombreuses intrigues 26 ; à Nicolas Soutzo, son.

18 Cf. Ibidem, index, p. 835.
24 Ibidem, pp. 368, 701 et passim.
16 Ibidem, p. 696.
10 Ibidem, p. 396.
17 Ibidem, p. 559.
18 Hurmuzalci, XIII, p. 126 ; ce passage est assez intéressant car il nous énumère les cliff&

rents groupes de la couche supérieure de la société grecque de Constantinople : clerg6 supérieur
(*ecpxespces-tx6v licygn.*), archontes (6 dcpxovrcx6v cr6armicc*) et corporations des artisans
(4 Tq.ccdratscc icmicincc

Ibidem, p. 139.
20 Comnene-Ypsilanti, op. cit., p. 691; l'expression est très intéressante: I oaelAccv

exev 6.1r6X*I4nv et; nrcvrak et; T6 cr6arm.tcc Taw cipx6vrcov 'act okc acc?,1101 nor6 cEg rip/
cnivo8ov*.

Ibidem, p. 351.
22 Didem, p. 363: xed Terra nFccygcercztívrat &Om& 'cat auyylvecav 'cat rip

cpccivolliv*iv <pcXEccv, 1LITCX.ourrov taXXov
cf. également, Hurmuzald, Supl. 1 , p. 565.

22 Comnene-Ypsilanti, op. cit., pp. 303, 317.
" Ibidem, p. 309; cf. également, pp. 317-318 et 334.
22 lbidem, pp. 348, 349; sa mort est colisidérée par l'auteur comme un juste chAtiment

clivin 67147n1Cre ry; &Eye SExT; xccpocromOcEç xccE Swayed; p.vra xp6vov.
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manque de respect envers le Patriazehe, ses mensonges et ses parjures 2;
ce dernier, 1 son tour, tournera en dérision, auprès du sultan, plusieurs autres
famines du groupe (Ypsilanti, Mourouzi, Rizo), en leur reprochant leurs
origines modestes 27. A Grégoire Callimachi est reprochée l'imposition ex-
cessive de la Moldavie 28; 1 Grégoire Ghika, ses intrigues 29. Le règne
de Constantin Mauro cordato est considéré # noir, louche et complètement
ridicule *, son comportement envers sa femme et ses enfants cruel et ses
accusations contre les Moldaves injustes 3°. Le grand drogman Mourouzi
est accusé de mal conseiller la Haute-Porte 31; At Constantin Hantzery
sont reprochées ses ae,cusations mensongères contre le prince Ypsilanti 32.
Mais les critiques les plus virulentes sont formulées contre le dernier venu
au groupe phanariote, Nicolas Mauroyeni : on lui reproche la cruaut6 de
son caractère et son règne néfaste qui a renversa, troubla et occasionna du
tort 1 toutes les couches de la nation gréco-romaine, très ancienne, de
Constantinople * 33; lUi, & son tour, il insultait ses prédecesseurs et tous
les archontes du Phanar, les accusant, auprès du grand vezir, de vols et
de mauvaise gestion 34.

Nicolas Mauroyeni n'était pas le seul 1 se dresser contre l'ensemble
du groupe phanariote et non seulement contre tel ou tel de ses membres.
Nous avons déjà, mentionné le conseil de Nicolas Maurocordato 1 son fils
d'éviter les Phanariotes 35. Athanase Coranène-Ypsilanti se révolte plu-
sieurs fois contre les actes du groupe auquel il appartient lui-même et
parle des très mauvaises habitudes de a presque tous les soi-disant archon-
tes du Phanar * qui attirent K le mépris de la nation des Grecs et les accu-
sations des (Strangers * 36. Constantin Caradja, reprochera aux jeunes
Phanariotes (VGC &eX0VT6TCOLACC) leur comportement arrogant 37.

14 Ibidem, pp. 384, 416 et 419 : ici aussi, la mort du fils de Nicolas Soutzo est considérée
comme un juste chitin:Lent de son parjure.

21 Ibidem, p. 405.
14 Ibidem, p. 412.
" Ibidem, p. 424.
" Ibidem, p. 445: t 1.ccc6p1 a6Oev-rEcc xaE axotecvli accE -xlcvrn yeXocc2-% *. Ici aussi,

les déboires de ce prince sont considérés comme une punition de la Providence : e 8occccoxpE-r%
yip 6 Oek, tcí3e6ec tok 8tcciataXovtcc; xccE cruxocpavtoiívtaç -col% 6p.oxEcrsok atitcliv*.

" Ibidem, p. 563: iyEveto atrio; civrE xaXo5 xccE c'opeXElLou TY] PaaasEa p.iXccrra
xaxolí accE Inc-tip.Eou*.

32 Ibidem, pp. 700-701.
" Ibidem, p. 707: e eivispetinv, La6yrjae, xate-rcEpae xecC 6C-qp.Ecocre xaC ISM tti

cruatijp.atcc to5 Lv -cfj Kcova-rccvnvout6Xet 6XX-qvcxo5 Ocot.s.caxo5 ecpxaccroirou yivou; P.
34 Ibidem, p. 649: euTßge x E tok vet; repoxccróxou; tot) cci)Okv.ra4 6vopfiCovtiç touç

xepateclg, xccE 'r 6v6parc xxE 5Aouç to6ç tipxovtoc; toll OccvapEou, 6votuiCcovta; -mug
n-a8ccrixxatvXepE ;

33 Hurmuzaki, XII, p. 462.
34 Comnene-Ypsilanti, op. cit., p. 519: cbcoXou061Inceg 'V* xccxtar4v auvii0euv 6Xcov

axe86v tc7)v Xeyogvcav ecpx6v-row toi5 (DavapEou ottLveç (...) 6 6pyalgouv tipí atillaEv 'roo
(du Patriarche), (...) tzk p.ey&X-riv xatacppóvlaív xccE -rob' yivouç 'roo (ScolieK00 xccE to5
iepateEou, xccE pth xarriyopEav tall &XXocp6Xuív .. Il faut noter que ces accusations contra les
Phanariotes sont provoquées par les agissements d'un membre de sa famille Alexandre
Ypsilanti (1774). Le jugement de cet auteur phanariote sur son propre groupe social est aussi
sévère dans d'autres passages de son livre ; cf., par exemple, Ibidem, p. 560: e Touxiiti eta'
ti xaM E7co5 xpoE,evoilaív el; ccirc6v T6V 0Exoup.evix6v Op6vov oi dpxovte4 TOIS CoavapEou,
cipopiavteç p.6vov xtxt p.6vov et; T6 facev xkpaoç *.

37 Hurmuzaki, XIII, p. 147.
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11 est inutile pensons-nous, de reproduire ici d'autres exempes de
conflits entre les membres du groupe phanariote. Les lignes précédentes
offrent suffisamment d'éléments pour tenter de répondre aux questions
que nous avons posées au début de cet article. Mais, avant de parler de
différends idéologiques, il faudrait, évidemment, chercher à quoi ces
différends correspondaient. Autrement dit, existo-il à l'intérieur du groupe
phanariote des sous-divisions, regroupant des individus de provenance
différente, que les antagonismes du pouvoir conduisaient aux conflits con-
statés

En traitant de « l'apparition de l'école du droit naturel au sein de la
société grecque sous domination ottomane », M. D. G Apostolopoulos
constate que cette apparition refletait un conflit qui opposait, pendant
la période de la fermentation du phanariotisme, les families qu'une source
française tentait de présenter comme un ensemble homogène. Loin d'être
homogène, ce groupe comportait effectivement aussi bien des families
installées à Constantinople quelques années après 1453, que des families
qui arrivèrent vers le premier quart ou le milieu du XVIP siècle, dont

en outre les revenus ne semblent pas provenir des mêmes sources.
Les nouveaux venus, dont Alexandre Ma-arocordato l'Ex Aporrétòn serait
le représentant-modèle, emichis et instruits s'opposent aux membres des
families instalées plus anciennement à Constantinople et qui constitu-
aient l'obstade gulls rencontraient sur le cheminmenant au somnaet de la
pyramide sociale grecque 38.

Les sources du XV 111° siècle indiquent que nous avons affaire
un conflit quasi-identique pendant la période phanariote, du moins en ce
qui concerne sa forme ; car l'enjeu est différent, du fait que les postes et
les dignités auxquels pouvaient prétendre les membres de la couche sup&

rieure des Grecs de Constantinople s'étaient raultiplés et, 4 partir de 1709,
avec la possibilité d'accéder aux tittles des Itincipautés danubiennes, les
profits étaient beaucoup plus importants que pendant le siècle précédent ;
de même que le prestige qui en découlait était infiniraent plus grand. Cm
est peut-être une réponse à la question posée par l'absence de toute soli-
darité phanariote durant cette période.

Un autre changement était intervenu entre temps. Des dix neuf
families mentionnées dans la source de 1678 (édité en 1695) Juliani,
Rosetti, Diplomatach i, Mauro-cordati, Crisosculi, Viasti, Cariofili, Ram-
niti, Mamenadi, Cupragi oti, Musselimi, Succi, Veneli, Cincidi, Contaradii,
Mauradii, Ramateni, Francidi et Frangopoli nous n'en retrouvons
,pendant le siècle suivant que trois, dont les membres accèdent aux trOnes
des principautés (Rosetti, Maurocordato, Soutzo) et une, dont un repré-
sentant (Georges Ramadands) deviendra drogman de la Flotte ; en outre,
les listes, incomplètes certes, des dignitaires du Patriarcat orthodoxe de
Constantinople 391 ne mentionnent plus leurs noms pendant le XVIlle sièr

" D. G. Apostolopoulos, iveptivicsx7) Tij; crx0XTx TCM yucrocorl Socafou crriiv
vroupxaxpirrotív.evil* &X?..qvug.41 xotvcovEcc (L'apparition de l'écule da droit naturel au sein de
la soc été grecque sous domination ottomane), vol. I, Athènes, 1980, pp. 77 S.

89 Cf. M. Gedeon, e 'A E tux:. tx (ZiptpLxvik.ot.) ro5 OlxoulLevoco5laccrpuspxefou (Digni-
taire,s du Patriarcat cecuménique), Ekklésiastiké Alétheia, 4 (1884), pp. 588-588.
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ele. Nous pouvons, done, supposer que le courant représenté par Mauro-
cordato pendant le .X.V1I° siècle avait réussi à &after de son chemin ceux
qui lui barraient Pace& au pouvoir. 11 suffit, par exemple, de mentionner
le sort de la famine Mousselimi, que M. Apostolopoulos a choisie comme
représentative du groupe opposé à celui d'Alexandre Maurocordato 44).

Divisée en trois branches (Balas saki, Eupraghiotti, Ramadan) 41,

lit famine Mousselimi ne donnera aucun prince aux pays danubiens.
branche Eupraghiotti s'éteind du c6té des hommes avant la fin du XVIle
siêcle ; celle de Ramadan en 1737 avec la mort de Dimitri Ramadan, aprês
avoir vu deux de ses membres accéder 6, des dignités de la Cour princière,
du Patriarcat et au drogmanat de la Flotte, pendant le premier quart
du XVIlle siècle. La troisième branche, enfin., celle des Baiassaki-Mousse-
limi, ne donnera que des dignitaires à Ja, Cour princière et un logothête
du Patriarcat (Grégoire Balassaki).

Mais si entre la fin du XVII° et le début du XVIII° siècle, nous
assistons 6, la clisparition ou au &din de certaines families, nous pouvons
constater éga1ement Parrivée ou la montée de certaines autres : .Argyro-
poulo, Aristarchi, Callimachi, Hantzery, Mano, Mauroyenni, Rizo, Scanavi,
Schina, Ypsilanti ( '042. Pouvons-nous, alors, supposer que ces derniers
venus s'engagent à leur tour dans une lutte contre le courant représenté
par les Maurocordato, qui avait gaga, au siècle précédent une bataille
semblable et constituait le nouvel ordre établi I Nous pensons que c'est
dans ce sens qu'il faut comprendre les conflits qui abondent dans les textes
phanariotes.

Un incident conservé dans les sources .témoigne en faveur de cette
hypothèse : en 1765, le sultan, désireux de savoir qui de o la nation grecque
serait digne d'accéder au drogmanat », reçoit, de la part d'un candidat
(Nicolas Soutzo), un rapport mettant en évidence les origines modestes
des autres Phanariotes en compétition pour le poste ; on peut y lire que
# le postelnic Alexandre Ypsilanti descend de foureurs, le postelnic Constan-
tin Mourouzi de munitionnaires du Pont Euxin et le spathar Jacques Rizo
est un ancien esclave du métropolite de Chalcédoine », tandis que l'auteur
du rapport se vante d'être descendant d'Alexandre Maurocordato 48

Nous pouvons, done, supposer que pendant la seconde moitié du .X. VILE°
siècle la fraction phanariote représentée par Maurocordato avait, par sa
réussite, suffisamment de renomée pour que l'on se réclame d'elle. En

42 D. G. Apostolopoulos, op. cit., pp. 60-65; sur quelques membres de cette famine, cf.
Hurmuzakl, XIII, p. 396 ; Comnene-Ypsilanti, op. cit., pp. 159, 168, 217 ; M. Gedeon, MveLtz
7rp6 Lim% Athènes 1934, pp. 47, 49, 195;

Idem'
`Ictroptcc Tí..")v Xpicrroi5 7sevirrov,(Hist oire

des pauvres du Ch;ist), Athènes, 1939, pp. 90, 95, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 140, 270,
271, 304, 332, 334, 335, 336, 383 et Idem, licerptapxixati 'Ecm.tep18e; (Ephémérides
Patriarcales), Constantinople, 189b, pp. 124, 204, 510.

a Cf. l'arbre généalogique de la famille dans M. D. Sturdza, Dictionnalre historique et
-généalogique des grandes families de Grèce, d'Albanie et de Constantinople, Paris, 1983, p. 222;
il convient d'y ajouter Athanase Musselimi (XVIII° s., cf. Hurmuzaki, XIII, P. 396). Sur quel-
.ques membres des branches Balassaki, Eupraghioti et Ramadan, cf. Comnene-Ypsilanti, op. cit.,
p. 208 (Draco Eupraghioti et Balassés ?), P. 340, 351 (spathar Georges Ramadan) ; Hurmu-
zaki, XIII, P. 138 (Rallahlas Eupraghioti) et M. Gedeon, Histoire..., op. cit., p. 128, 134.

42 Cf. Sturdza, op. cit., passim.
48 Comnene-Ypsilauti, op. cit., p. 405.
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revanche, les membres de eette fraction se dressent contre un troisième
groupe le dernier arrivé 6, Constantinople, lui reprochant ce qui lui avait
été sdement reproché autrefois bJ lui-mkne : son origine modesto. 11 est
intéressant de noter les noms des families qui swat visées par le rapport
de Nicolas Soutzo : Ypsilanti, Mourouzi, Rizo. Les deux premières sont
d'origine commune (Trebizonde)", et la troisième s'alliera aux Neroulo,
originaires également de Trébizonde 45.

11 nous semble de mème permis de supposer que les fractions créées
au sein du groupe phanariote se formèrent sur trois critères : l'origine,
la fortune (et, en partie, sa provenance) et le moment d'arrivée à Cons-
tantinople. La fraction, dont il a 60 question dans les lignes précédentes
la troisième chronologiquement par ordre d'arrivée 6, l'ancienne capitale
byzantine, regroupe les membres de families Rizo, Ypsilanti et Mourouzi
auxquelles nous pourrions, peut-être, joindre les Hantzery, d'origine éga-
lement trébizondine 46 - dont non seulement l'origine et la fortune sont
communes, ainsi que leur date d'arrivée Ai Constantinople, mais dont
l'évolution est, 6, peu pres, identique. Nous pensons que leurs membres
sont conscients de cette différenciation interne : ce n'est pas par pure
rhétorique que le chroniqueur (un Ypsilanti) mentionne Oa nation gréco-
romaine très ancienne de Constantinople» en parlant d'un nouveau venu
parmi les Phanariotes, comme nous l'avons va plus haut 41.

11 faut, done, en étudiant les manifestations des conflits rapportées
par les sources, tenir compte du fait que le groups phanariote est divisé
en sous-groupes 45 Ainsi, ce qui pourrait, 6, première vue, 6tre consideré
comme une absence totale de solidarité, d'honaogénéité ou d't esprit de
corps » n'est à notre avis, que le reflet d'une lutte interne entre les sous-
groupes ; sans vouloir diminuer excessivement l'importance de cette lutte,
nous pensons qu'il convient d'atténuer l'image trop conflictuelle des
sources qui doit (Ur° due, également, 6, l'importance de l'enjeu pour lequel
les families phanariotes &went en compOtition. Da m5me, par l'existenee
de ces divisions nous pouvons considérer différemannt, ce qui était quali-
fié, autrefois, &exception dans le comportement ou dans Pidéologie pha-
nariote.

" Cf. Sturdza, op. cit., p. 353 (sur l'origine des Mourouzi); Sur l'origine des Ypsilanti,
cf. S. Scopeteas, e OE `TtjnIXtiv-rat. II Tpx7r400vstaxii xecrzycoyil woug * (Les Ypsilanti, leuv
origine trébizondine), in Archeion Pontou, 20 (1955), pp. 150-240.

" Cf. Sturdza, op. cit., p. 395.
48 Ibidem, p. 472.
47 Comnene-Ypsilanti, op. cit., p. 707 et supra, note 33.
48 C'est l'existence de ces divisions et le fait que de nouveaux venus vtennent s'intégrer

aux Phanartotes, non seulement durant le XVIII mats aussi jusqu'à la fin du XVIII° Blade,
qui ne permettent pas d'accepter, i notre avis, le terms 6 caste i propos des Phanarlotes ;
pour cette raison, il faudrait également nuancer l'idée d'une classe fermée s (surtout en ce
qui concerne le XVIIe siècle), émise par Vacalopoulos, op. cit., vol.II, Salonique, 1978, p. 188.
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DIE REZEPTION DER IDEEN CHRISTIAN WOLFFS
IN GRIECHENLAND. DER BEITRAG

DER GELEHRTEN VON DEN IONISCHEN INSELN

PANAGIOTIS NOUTSOS
(Ioannina)

Diese Arbeit will in erster Linie eine Forschungshypothese for-
mulieren. Es soil ein spezielles Forschungsprogramm entworfen werden,
mit dessenIre die Ideen Christian Wolffs im griechischen Denken auf-
zuspiiren und ihre Rolle zu verfolgen wdre. Die gemeinhin anerkannten
literaturgeschichtlichen Urteile iiber die Ideengeschichte des 18. Jahr-
hunderts miissen meines Erachtens einer Revision unterzogen werden
wozu es einer gemeinsamen, interdisziplinnAren .Anstrengung bedarf
und ebenso dann das methodologische Riistzeug, das die bis heute gAngige
Forschung iiber diese Periode ermöglicht hat. Ein neuer Forschungsansatz
beinhaltet keinesfalls von vornherein den Bruch mit der Aufarbeitung
der schon vorhandenen Fakten. Statt dessen schafft er die begrifflichen
Voraussetzungen, mit deren Ailfe wir die selbstverstandlich gewordenen
Annahmen einer kritischen Priifung unterziehen können ; und es macht
den Blick frei fiir die Registrierung der Tendenzen, die eine durchweg
mangelhafte Forschung in diesena Gebiet hat unbedeatend erscheinen
lassen. Diese Arbeit beschrAnkt sich auf die neuerliche Darstellung des
Problems, welche Rolle Wolffs Philosophie im Denken der Ionischen
Gelehrten spielte, und auf die Klärung der Möglichkeiten einer neuen
Sicht zumindest soweit es eine erste Darstellung und Interpretation
der betreffenden Entdeckungen erlaubt.

Zweifellos fehlt es an speziellen Studien, die den Weg der Wolf-
fischen Philosophic im griechischen Denken genau verfolgen, wenn such
die friihere Geistesgeschichte schon auf Quellen hingewiesen und ihre
fruchtbare Wirkung gewiireligt hat. K. Kumas beispielsweise übernimmt
vom Klassizismus des verehrten" Deutschland die Tendenz, die alten
Philosophen als die ccú-coptMaopoL" anzusehen und erklärt, die neu-
eren Philosopheme Griechenlands" seien lediglich Imitationen der aris-
totelischen Scholastik und der neueren Philosophie Europas". Letzters
sei durch Eugenlos Vulgaris eingefiihrt worden, der das scholastische
GeschwAtz" von den Schulen verbannt und die Methodologie von Bacon,
Descartes, Leibniz und Wolff gelehrt hat. Obwohl Kumas immer wieder
vom Prinzip des Wandels im philosophischen Denken" der gepriesenen
Stadt Ioannina" spricht und für ihn Eugenios der einzige ist, der die
Samen der neueren Lehre gesAt hat" (1816 : 207. 1818: 25, 8, 6), iibersieht
er doch nicht den fruchtbaren Einfluß Wolff s auf die Entwicklung des

Rev. Étu Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. 313-318, Bucarest, 1989
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314 PANAGIOTIS NOUTSOS 2

griechischen Denkens ; freilich ohne daB sein. 'Eiden durch die dominie-
rende Position Kants (1787: 99) in der deutschen Philosophie ein.ge-
schrdnkt wurde, dem größten unter allen dogmatischen Philosophen".

Erst in der Nachkriegsperiode erhalten die neugriechischen Studien
einen bemerkenswerten Irapuls, der die Eigenstandigkeit der neugriechi-
schen Aufklärung als geistiges Ph5,nomen unterstreicht. Im Verlauf des
breitangelegten Versuchs im literaturhistorischen Bereich den geistigen
Reichtum des neuen Griechentums zu sammeln und zu wiirdigen, setzt
in dieser Zeit ein systematisches Studium des neugriechischen philosophi-
schen Denkens ein. Diese Forschungseinrichtung befat sich vorwiegend
mit der Rezeption, der Ideen der französischen Aufklärung bzw. deren
Vorläufer. Die Rolle Wolffs ignorierte man mit einigen vorschnellen
Argumenten. Eines davon beruft sich auf den Nationalcharakter" dieser
Zeit, vor allem vertreten von Korais, den die Neogfdzistik so bevorzugt
behandelt hat. Korais unterstellt den Deutschen eine Neigung zu Sy-
stemen" : Auf Leibniz folgte Wolff ; jetzt haben sie Kant ; nach einiger
Zeit wollen sie vielleicht einen anderen geistigen Führer, einen dunkleren
als Kant" (20-3-1806: 314). Die hermeneutische Nebenwirkung einer
Taktik des partem pro toto, die Hand in Hand mit der epistemologischen
und letztlich ideologischen Herausbildung der Hauptströmungen in der
Geschichtsschreibung ging, zeigt sich in der mangelhaften Erforschung der
Quellen und in der Verfestigung eines unelastischen historischen Schemas,
das eine ganze Reihe von Phfi,nomenen ausgrenzt. Ein vorsichtiges Abwä-
gen solcher Phänomene könnte aber in mancher Hinsicht zu anderen Ansich-
ten iiber diese Periode fiihren.

3. tberpriift man die Geschichte des Problems von neuerem, so zeigt
sich zunAchst die mangelhafte bibliogra,phische Arbeit hinsichtlich der
Rolle Wolffs im griechischen Denken ein Faktum, das die gesamte
Forschung auf diesem Gebiet darchzieht. Ich meine die Problematik des
Ursprungs und der Quellen, sowie der Interdependenz mit der Entsteh-
ung des nationalen und gesellschaftlichen BewaBtseins. Ebenso der Pe-
riodisierung und Wertung, ohne den Zwillingskomplex von provinzieller
Untersch5,tzung und neureicher abarschätzung der eigenen Kraft, die das
griechische philosophische Danken in seinem konkreten historischen
Werdegang gewann.. Die Forderung, in interdisziplin5,re Zusammenar-
beit die einzelnen Moment() des gesellschaftlichen BewuBtseins ira neuen
Griechenland in Beziehung zu bringen. was nicht nur das Schriftgut
betrifft , diese Forderung zielt auch darauf, die philosophischen Zeug-
nisse umfassend aufzuspiiren, aus B iichern und vor allem aus Handschrif-
ten (die Encyclopédie" vertritt die trberzeugung, dati es in Griechenland
unter der tiirkischen Herrschaft qui ne contiennent que des manuscrits
1751 : 233). Man muB mit dem Material in jeder Einzelheit vertraut werden,
die Formen seiner Entwicklung anAlysieren un.d unter der Oberfliche die
Paden aufspiiren, die dem Ganzen seinen Zusammenhalt geben. Es geht
um eine historisch-kritische Aufarbeitung der Zeugnisse, die man fassen
könnte unter dem Aspekt des trbergangs von der chaotischen Vorstellung
des Ganzen" zur einer reichen Totalitit von vielen Bestimmungen find
Beziehungen (MArx 1857/1858: 21).
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§Die behutsame Verkniipfung der endogenen", also in philosophi-
schen Gedanken selbst liegenden Parameter und der exogenen", d.h. derer,
die sich auf das historische Umfeld beziehen eme solche Verkniipfung
vermeidet die ahistorische Auffassung von der eigenständigen Bewegung
der Ideen und macht auch die Erfindung eines allwissenden Geistes iiber-
fliissig, der in der Geschichte wirkt und, iiber die Dingen stehend, sämt-
liche Außerungen der menschlichen Gesellschaft lenkt. In dem Maß schließ-
lich, wie unser Wissen modifiziert wird oder zumindest eine Neuorientie-
rung erfährt, werden sich auch die einzelnen Momente des historischen
Ganzen nicht mehr so ohne weiteres trennen lassen ; und die Urteile
sie werden die Gewißheit des Gemeinplatzes verlieren.

4. Die Funde, die ein genaues Studium der Rolle Wolff s in Grie-
chenland ans Tageslicht bringt, konzentrieren Bich zunächst auf das Werk
der Gelehrten von den Ionischen Inseln aus dem 18. Jahrhundert, also
auf Vikentios Damodos, .Antonios Moschopulos wad Eugenios Vulgaris.
Keiner von ihnen kannte freilich den deutschen Philosophen direkt, wie
man aus äuBerst späalichen Informationen iiber Ort und Zeit Darer Stu-
dien schliessen muß.

§Anders bei dem um einiges friiheren Damianos Paraskevas aus Si-
'nope in Kleinasien, der in Frankfurt wad Jena studierte (Miihlpfordt
1981 : 35-38), zu einer Zeit, in der an den deutschen Universitäten
gerade ein heftiger Streit zwischen dem empiriokratischen Schiilern von
Thomasius auf der einen und Wolff auf der anderen Seite im Gange war.
Paraskevas befiirwortete nicht nur Wolff s Rationalismus, wie man in
seinen beiden Abhandlungen mit dem bezeichnenden Titel De cognitione
humana (1728) und De libertate cogitandi (1728) sehen kann, sondern er
verfaßte auch eine Defensio philosophiae TVolfianae (1729), noch bevor
Wolffs gesamteuropäische Breitenwirkung einzusetzen begann.

Das besondere Interesse dieser drei Ionischen Gelehrten gait der
Thematik der Metaphysik. Sie bedienten Bich dabei der wolffischen Me-
thode, wie er sie in seinem zwischen 1728 und 1737 verfaBten sechsbän-
digen Werk Metaphysicae Opus niedergelegt hat. Sehr frith, wahrschein-
lich schon an ihren tatsächlichen oder vermuteten Studienorte
Rom und hauptsächlich an der ljniversità degli .Artisti in Padova, an der
1738 einer von den Lehrstiihlen fiir aristotelische Philosophie in einen
liehrstuhl far experimentelle Philosophie" (Stergellis 1970: 35) umge-
wandelt wurde treffen die oltramarini" Studenten auf zahlreiche
Anhänger der wolffischen Philosophie, die Kurzfassungen von ihr anferti-
gen oder sick ihre Hauptthemen zu eigen machen.

Ein gewissenhaftes Studium der Handschriften von Damodos mit
dem. Titel Me.racpuo-Lx11 -trot npdyryi pÚoaopL xocE cpucrt.xl) 8soXoy 'and
Zuvrorwl:T.Lov MET CC cpuo-Lx 11; ( Metaphysik oder erste Philosophieund Naturtheo-
logie und Kleines Kompendium der Metaph,ysik )1 die speziellen. Themen der
Ontologie" und der Pneumatologie" behandeln, könnte die wolffische
Herkunft dieser .Analysen aufzeigen ; wobei man natiirlich beriicksichtigen
muB, wieweit die Ideen Wolffs bereits durch die italienischen Lehrer des
Gelehrten von Zakynthos assimiliert waren. Vergleichbar sind zum. Beispiel
die 'Auffassungen. von Damodos fiber die Vereinigung" von Logik und
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Metaphysik, iiber die Beziehung zwischen Wesen" und Existenz", iiber
die Kräfte der Seele und seine Hypothesen dariiber, wie die Dinge dem
Geist gegenwärtig sind" usw.

§ Bei Antonios Moschopulos, einem. Schiller von Damodos trifft dieser
Zusammenhang ebenzo zu, sogar mit noch gröBerer Wahrscheinlichkeit.
Auch er studierte in Italien, in Venedig -and Padova, und zwar machte
sich dort die Ideen von Wolff zueigen. Schon die Titel seiner Handschriften
geben dariiber Auskunft : Aorxii creoxccalloi. inecvco a.req 8uv&p.s14
-roi3 dokpartívou Nook, Me-coccpuaix-h eiç Orel -gacrepa. 8v/1p-in/ivy) froi CorroXo-
yíct, xocrp.oXoyEcc gruxoXo-ría xat cpuolxii 8.soXoytac tuid Ilpoovroch (Dc?ocrocptce
(Logik oder Geolanken iiber die Krilfte des mensch2ichen Verstandes, Meta-
physik in vier Teilen, niindich Ontologie, Kosmologie, Psychologie und
Naturtheologie und Praktische Philosophie. Sathas (1868 516. Vgl.
Bobou-Stamatis 1982: 52), der als erster dariiber berichtete, setzt hinzu,
daB Moschopulos die Logik" von Wolff um 1785 iibersetzte.

Bevor Eugenios Vulgaris eine eigene theoretische Orientierung
in seiner geistigen Entwicklung fand, lehrte er während seiner langjähri-
gen erzieherischen Laufbahn die neuen Philosopheme" der Europäer
(Kumas 1832 : 560) darunter inter alias Wolff s Konzeption der Metaphysik.
Freilich tat er das nicht ohne Widerstände. An anderer Stelle habe ich
gezeigt, was der Ionische Gelehrte den Werken Wolffs verdankte, nament-
lich dem Metaphysicae opus" und der Philosophia rationales", wie
au.ch den Institutiones Metaphysicae" (1738) von Baumeister (Noutsos
1980: 151-161 und 1984: 139-146).

Hier ware wiederholt darauf hinzuweisen, daB die zahlreichen Ver-
.weise auf diese Werke, die Bich in der umfangreichen Logik" von Vulga-
ris finden, vor allem die Verwandschaft der Analysen zu einem ProzeB
des Kennenlemens der Jiingeren" gehören. Er lieBe sich charakterisie-
ren als eine Art Umleitun.g in reine GefäBe" oder als Transfusion",
insofem der tote Körper der nachbyzantinischen philosophischen Tradi-
tion empfänglich ist far ein neues Leban und die Kraft des europäischen
Denkens in sich aufnimmt, einem Denken, das nach der Klarheit der rei-
nen Vernunft" strebt. Die trberzeugungen von Bacon, Descartes, Leibniz
und Wolff schlagen sich nieder in. der rationalistischen Ablehnung der
erkenntmstheoretischen Auffassungen der Peripatetiker. Sie sollte den
Glauben an das Immaterielle und Reine und lJnsterbliche" der logi-
schen Seele" unanfechtbar machen (1766: 37, 67).

Speziell der Rationalismus von Descartes und Wolff, der sowohl
auf die Ionischen Inseln als auch in den Städten wo Eugenios lehrte schon
.assimiliert war, sorgte dafiir, daB aus der libartas philosophandi" an den
kirchlich beaufsichtigten Bildungsstätten keine gröBere Gefahr wurde.
Die Zentren von Handel und Manufaktur hatten zwar keinen Grund zu
.gröBerer Zuriickhaltung gegenilber den modernistischen vuIgären Dis-
ziplinen." (Moisiodax 1780 : 13) ; sie begniigten sich dennoch zunächst damit,
eine doppelte Wahrheit" und eine Herrschaft der recta ratio" in der
ItWelt der Erscheinungen" anzuerkennen. Aus dieser Geisteshaltung er-
gab sich die Notwendigkeit, Wolffs Schrift Die Elemente der Arithmetik
una Geometric zu iibersetzen. Vulgaris selbst tat das. Erschöpfte sich
etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts das mathematische Denken in del
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praktischen Arithmetik der Reekenkunst von Glytsunis (Karas 1984: 101/
102), so bevorzugte man jetzt Abtellungen der Elementa Matheseos uni-
oersae, welche den Vorrang der Logik und die Identifizierung der methodi
philosophicae et mathematioae" vorausetzten. Dieses Unterfangen hatte
seine ganz eigenen pädagogischen Schwierigkeiten, die Moisiodax (1780:
42/43) jedoch iiberbewertet, wertn er sagt, am schwersten verständlich"
sei von den modernistischen Lehrbdehern" die Mathematik von Segner,
der Nachfolger Wolffs in Halle. Aueh dieses Werk iibersetzte Vulgaris,
17allerdings nicht zuna Nutzen des Griechentums".

5. Folgende SchluBfolgerungen ergeben sieh aus dieser ersten Answer-
tung der Funde :

Die neugriechische Forschung hat Christian Wolff aus ihrem Ge-
sichtskreis verbannt, obwohl eine hinreichende Aufspiirung seiner Anwe-
senheit ira Griechischen Denken des 18. Jahrhunderts zu einer Neukon-
zeption des hermeneutischen Schema fiir diese Periode geführt hätte.
Jeder Versuch sie zu zerlegen, wäre zumindest aufgeschoben worden bis
zur endgültigen Erforschung ihrer einzelnen Aspekte.

Die Wirkung Wollfs belegbar durch zahlreiche Bacher und
hauptsächlich Handschriften erstreckt sich fiber ungefähr hundert
Jahre, von Damianos Paraskevas (der gegen Ende der zwanziger Jahre
des 18. Jhs schreibt) bis mindestens zu Kumas, der versicherte, daß nun-
mehr die Zeit der Kritischen und der Naturphilosophie ist" (1818: 26)

Die Gelehrten der Ionischen Inseln leisten ihren Beitrag zur Be-
kanntschaft mit den Wolff' schen Ideen. Sie gaben Anregungen welter,
die sie während ihrer italienischen Studien erhalten haben ; und
zwar noch bevor entsprechende Gärungen in Jannina und in den Donau-
Iiirstentiimer erschienen, die aus den geistigen. Umwälzungen Mitteleuropas

von Wien bis Leipzig hervorgingen.
Das Interesse an der Philosophie Woffs zeigt sich an unzähligen

rbersetzungen seiner Werke und an originellen Analysen, die mittelbar,
oder umnittelbar, unter dem EinfluB des Wolffianismus" stehen.

Dieses Interesse strahlt aus auf Bereiche der Mathematik, der
Logik und vor allem der Metaphysik, deren thematische Gliederung in
vier Teile zum Gemeinplatz wird.

Der Wandel von der Ontologie zur Logik und Erkenntnistheorie"
-den Wolff und Baumgarten vollzogen, bedeutete eine abtreibende",
Erneuerung der scholastischen Metaphysik" (Kondylis : 1983 : 290, 353).
Die heimische Intelligenz sah darin die Chance, die lscheuBliche Tyran-
nei" des Aristotelismus (Moisiodax 1780: 24) zu iiberwinden allerdings
nur so -weft, wie der Rationalismus auf einen KompromiB mit der kirchli-
chen Lehre und nicht auf den Bruch aus war.

Schlialich fassen die Werke Wolf fs, bei der sich die einzelnen
Elemente mit Hilfe der Mathematischen Method() zu einem systematisch
zusammenhängenden Ganzen verbinden, die Untersuchungen der Frühen.
(Deutschen) Aufklärung zusammen zu einer vollständigen Enzyklopädie
der Wissenschaften" (Tennemann 1818: 171). Aus, diesem Grund'stellten
-diese Werke niitzliehe Lehrbdcher dar fiir die erzieherische Aufgabe der
Philosophie, welcher sieh die griechisehen Gelehrten der vorrevoiudonareti
Period() gewidmet hatten.
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IDRE DE LIDUCATION CHEZ LES REPRÉSENTANTS
DE L1COLE TRANSYLVAINE

IAGOB MARZA

La deuxième moitié du XVIII° siècle est marquée par un visible
-progrès dans Porganisation de Penseignement roumain de Transylvanie
(réseau scolaire, contenu des leçons etc.)' et aussi par une nouvelle concep-
tion. sur Péducation dans la famine et 6, l'école 2. Les représentants de
l'Acole Transylvaine considéraient l'enseignement comme un des moyens
légaux, dans le cadre offert par le réformisme autrichien dans le domaine
de Pécole 3 cornmençant par Ratio edueationis (1777) et continuant par
Norma regia (1781) A, Paide desquels pourrait étre accomplie une partie
des aspirations politiques, culturelles et sociales des Roumains s'inscri-
vant dans le programme initié par Inochentie

A une époque ot, sur le plan européen, le concept d'éducation subis-
sait un processus de rémodélage en directe congruence avec lea besoins
des nations 3) Péducation ayant la tendance de devenir civique, le vaste
programme des coryphées de l'Acole Transylvaine avait en vue aussi 1'6-
cole. Dans leur opinion, Pécole devait diffuser les lumières éclairer,
Aduquer le peuple. L'impression des livres en roumain, spécialement rim-
pression des manuels s'impose de soi.

La propagation des connaissances scientifiques au milieu du peuple,
devient une nécessité. Sous ces aspects, le processus de réévaluation du
concept d'éducation reflété par les o3uvres des représentants de l'Aeole

L. Protopopescu, Contribujii la istoria tnualanitntului din Transilvania 1774 1805,
Bucuresti, Edit. did. si ped., 1966; V. Popeangk Un secol de activitate scolard romaneascli
In parfile Aradului (17E1-1821), Arad, 1974.

D. Ghise, P. Teodor, Fragmentarium iluminist, Cluj, e Dacia *, 1972, pp. 213-243.
3 De la vaste bibliographie nous avons eu sous la main : J. Schmidt, Etwiklung der

Katholischen Schule in Osterreich, Wien, Herder., 1958; H. Hantsch, Die kulturelle FiznIdion
.des 6sterreichischen Bildungswesens in Donauraum, in 200 Jahre dsterreichische Unterrichtsver-
waltzing, Wien, Oster. Bundesverl., 1960; R. Meister, Dei Idee einer dsterreichischen Nationa-
lerziehung unter Maria Theresia, in Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.
list. kl. 1964, I, Wien, Rud. M. Hohrer, 1946; idem, Entwicklung und Reformen des &ferret-
chischen Studienwesens, I, Wien, H. B6hlaus, 1963.

4 P. Teodor, Politica i cultura ta secolul lumirtilor la romanit transilvanent, in Transil-
vania, IX, 8, 1980, p. 55-57; idem, interferente iluministe europene, Cluj-Napoca, 'Dacia*,
1984, p. 201-234 (Iluminismul politic romeinesc ).

Aspects discutés par : H. K6nig, Zur Geschichte der Nationalerziejhung in Deutschland
Jim letten Drittel des 18 Jahrluuzderts, Berlin, Akad. Verlag, 1960; J. Lawson and H. Silver,
A Social History of Education in England, London, Methuen et Co. Ltd., 1973; F. Pontiel,
Histoire de l'enseignement en France. Les grandes ¡tapes 1789-1964, Paris, Sirey, 1966; R.
Meister, Die Idee einer 6sterreichischen Nationalerziehung zuder Maria Theresia ; P. Hazard,

Gtndirea euro peand In secolul al XV Ill-lea. De la Montesquieu la Lessing, Bucuresti, s Univers
1981.

-Rev. Etude,s Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. 319-327, Bucarest, 1989
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Transylvaine 6, la lumière des conditions politiques et sociales spécifiques
de la Principauté nous semble tout 6, fait justifié. L'idée d'éducation
&passe les limites de l'Ecole en tant qu'institution pour devenir un pro-
blème de la société roumaine dans son ensemble. Dans ce contexte se Ma-
che la figure de nouveau type de maitre d'école, muni d'une conception
nouvelle, moderne sur Péducation. Du modeste intermédiaire qui se limi-
tait à transmettre les connaissances, l'enseignant devient un militant
culturel qui agit au service des intéréts politiques et sociaux spécifiques
6, la nation roumaine, ayant la mission de former finalement des citoyens
et des patriotes. Le processus d'enseignement acquiert des traits laïques
rationnels et nationaux.

Repondant 6, des commandements imposés par le niveau de dévelop-
pement de la société roumaine de Transylvanie dans laquelle on peut
déceler la tendance vers Péducation visant la formation de bons citoyens,
la fondation des écoles dans lesquelles la jeunesse soh bien préparée pour
des professions pratiques nous apparait pleine de signification. Dans ce
contexte la présence des idées sur Péducation dans les plus divers travaux
des représentants de l'Ecole Transylvaine 6 est d'autant plus significative ;
méme si on ne peut pas parler d'un exposé systématique du concept, Pidée
d'éducation est presque une permanence dans les ceu.vres de ces érudits :
préfaces et sermons, ceuvres philologiques et écrits économiques et d'his-
toire, graramaires, dictionnaires etc. étaient mis au service de la diffusion
des connaissances scientifiques.

Gheorghe incai qui a joué un r6le dans le développement de Pen-
seignement national (au point de vue de l'organisation et du contenu) a
exprimé maintes fois ses opinions sur Péducation. Catechismul eel mare,
Blaj, 1783 en constitue un exemple, prouvant que l'auteur a été, en ce qui
concerne Péducation, un adepte du rationalisme. Aprés avoir saisi le but
de Péducation des jeunes gens, K . . . que chacun d'entre eux soit un bon
fila de la patrie, mais aussi un bon chrétien » 79 l'auteur, qui a réuni
les qualités du nouveau type de maitre en tant que militant culturel, ne
pose pas seulement le problème de la systématisation des matières à ensei-
gner par rapport à la capacité de compréhension des écoliers, mais aussi
celui du prix du livre « dédié aux enfants (pour lesquels ce livre est
réalisé), ignorants et désinformés, car je n'ai pas pu accumuler tout dans
un livre par crainte que devenant plus épais, le prix ne soit pas plus haut
lui aussi ; et cela pour qu'ils puissent étre procurés aussi par les pauvres
qui sont plus nombreux que les riches » 8.

Coname d'autres érudits de l'Ecole Transylvaine, Gheorghe
appréciait l'essor de la science en général et spécialement celui des lois
de la nature. La réalisation par cet Aufklärer de Pceuvre Inveigitura fi-
reased spre surparea superstipiei noroclului 61à cété de ses opinions sur la

6 Voir A. Marino, Ilumin11ii romdni i idealui luminözii i, 1II, in lam' literar, 16,
3-4, 1965, p. 42-52, 20-40.

7 B.R.V., II, no. 462, p. 281. Cf. aussi, $coala ardeleand, I (Edition critique, notes biblio-
graphiques et glossaire par Fi. Fugariu. Introduction par D. Ghi§e et P. Teodor), Bucarest,
Minerva, 1983, p. 34.

B.R.V., II, p. 282.
Gh. 1ncaI, Inthillfturd fireased spre surparea superstifiei norodulut (Edition critique,

étude introductive par D. (lh* et P. Teodor), Bucarest, Edit. atiintificà, 1964.
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connaissance, par le peuple, des secrets de la physique constitue une réélle
valeur. Dans ce sens le fragment où l'auteur explique Putilité de la physi-
que pour le peuple est anthologique ; L'utilité des sciences naturelles ou
de la physique est plus grande qu'on peut le dire parce que parmi d'autres,
elles trouvent leur application dans l'économie »1°.

Le fait que l'instruction et Péducation ont témoigné de leur utilité
pour le peuple par leur liaison avec la vie a constitué une réalité démon-
trée non pas seulement par Gheorghe Sincai dans certaines de ses ceuvres 11.
Son camarade de génération et convictions Petru Maior nous offre,
maintes fois, l'occasion de connaltre ses opinions sur Péducation dans des
ceuvres traversées par le même militantisme culture'. Exposé() dans une
forme simple pour être accessible à son au.ditoire hétérogène, les opinions
de Petru Maior sur Péducation ont été énoncées dans ses sermons, ainsi
que dans de nombreu.x écrits.

Cuvint inainte la Didahii, &lied inveititturi pentru eregerea fiilori2y
Buda, 1809, comprend des affirmations qui laissent entrevoir le but péda-
gogique final de ce petit ouvrage et, implicitement, les idées de Pauteur
sur Péducation. Les lumières * visaient au fond l'essor pédagogique du
peuple IS, au milieu duquel Petru Maior vecut et travailla toute sa vie.
C'est dans l'introduction de l'ouvrage que Pauteur attire Pattention qu'

...aucun effort ne doit étre épargné pour Péducation des enfants » et
souligne queles parents ont le devoir « d'éduquer les enfants . . . » 14 quelques
Didahii (par exemple les n°9 6, 11, 13) mettent en .évidence ses opinions
excessivement séveres sur Péducation des gargons et des jeunes filles et
leur formation pour la vie de famine. Les parents devraient accomplir
un r6le éducatif de premier ordre.

Homme d'une parfaite éloquence, acquise au eours de sa carriere
ecelésiastique et didactique, Petru Maior fait une différenciation nette,
abordant le problème de la responsa-bilité de Péducation et de 'Instruction
des enfants entre le devoir normal des parents et le devoir politique des
institutions (école, (Wise, autorités).

Conformément à ses opinions il rapelle ...combien est grande la
responsabilité de ceux qui ont un enfant . : . » que Péducation en famine
oÙ doit exister Pharmonie et le respect réciproque se trouve sur le premier

lo Ibidem, p. 67; D. Ghise, P. Teodor, op. cit., p. 219.
Une illustration des opinions de Gh. Sincai sur l'éducation est aussi la redaction des

manuels, impérieusement demandés par l'enseignement roumain de l'époque. A retenir done:
Prima principia latinae grammatices, Blaj, 1783; A.B.C. sau Alfavit (Abécédaire), Blaj, 1785 1
Indreptare cdtre aritmeticd (Arithmétique), Blaj, 1785; Bucoaond (Abécédaire), Sibiu, 1788;
Bucoavnd (Abécédaire), Blaj, 1796.

1° B.R.V.,111, no 766, p. 10-12; $coala ardeleand, I, p. 798-816.
13 Les rales de Peducation d'un visible caractere populaire se détachent de Cuotnt trtainte

au Molitvenic, Blaj, 1784. Imprimé dens s ...un temps de bouleversement et de révolte...
donc une allusion claire à la révolte de Horea, le volume contient un éloge de P.enseignement
it la portée de l'homme simple : o l'instruction donne à l'homme le sentiment d'atre vralment
un homme et, plus il est instruit, d'autant plus 11 se différencie des bates et plus il est sot,
d'autant plus il ressemble aux bates, et l'Instruction s'acquiert par la permanente lecture des
Byres... B.R.V., II, no 475, p. 291.

B.R.V., IH, p. 11.
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plan sous rapport chronologique, ayant une grande importane,e, car elle
détermine le développement ultérieur de l'enfant 15.

En dehors des Didahii aussi lesPropovedanii la ingropdciunea oame-
ntlor morii, Buda, 1809, restent illustratives pour les idées sur l'éducation
du même savant ]".

Si dans les Didahii Petru Maior offre des suggestions pour l'éduca-
tion nationale en famine avec toutes ses idées austères, dans l'esprit
traditionnel de la deuxième moitié du XVIII° siècle et des premières décen-
nies du siècle suivant les Propovedanii contiennent maintes fois des con-
seils visant une éducation dans le cadre organisé de l'école. Les recomman-
dations pour les &Ayes quant à leur attitude envers les professeurs 17 alter-
nent avec des précisions sur la mission éducative des instituteurs.

Après avoir encouragé ceux qui ont la mission d'éclairer le peuple
parce que « ...il est nécessaire de faire sans cesse l'éducation du peuple
Petru Maior décèle dans l'éducation qu'il propose par les Prop ovedanii
deux catégories d'auditeurs : a) les habitants des villages roumains qui
41 ...en matière de science et d'enseignement ne sont pas tr.& riches, mais
seulement très peu instruits »; b) les citadins qui * constituent la majeure
partie des habitants plus instruits ». Petru Maior suggérait A, juste
raison que « la maitrise rhétorique soit utilisée graduellement, par rapport
au niveau de comprehension de l'auditeur

Pour ses opinions reste significative la mission gull attribue à ceux
qui sont responsables de l'éducation et de l'instruction dans les écoles :
les instituteurs et les professeurs ont tort lorqu'ils ne corrigent pas les

fautes de leurs élèves quand ils peuvent le faire E Au cas contraire ils
auront des difficult& dans l'approfondissement de la grarnmaire et dans
le progrès de Penseignement. De méme il sera difficile de leur faire con-
naltre les bonnes manières. 11 ne faut pas leur enseigner à dessein les mau-
vaises habitudes et les mensonges comme des vérités. Pour qu'ils ne fas-
sent pas fortune et gulls soient capables d'enseigner à leurs élèves. Pour
gulls n'aspirent pas A, une recompense plus grande que celle gulls méri-
tent ; pour gulls ne donnent pas un mauvais exemple par leur comporte-
ment aux élèves "

Quand on discute l'opinion de Petru Afaior sur l'éducation, on ne
pent pas omettre les problèmes posés dans certains Calendriers parus
Buda. On pense spécialement à ceux publiés en 1811, 1812. Ces opuscules
reflètent de certains points de vue ses options sur l'éducation et l'instruc-
tion. Pleins de suggestions restent quelques titres de l'exemplaire de 1811:
Bien ne vaut plus pour la vie humaine que les enfants ; Bien enseigner les
jeunes dès leur enfance est nécessaire dans Joule la vie ;Ceux qui enseignent

" D. Ghise, P. Teodor, op. cit., p. 227, 229.
16 B.R.V., III, no 765, p. 6-10; $coala ardeleand, I, p. 785-796, 825-845.
12 On reproduit pour illustration le fragment : Au ma fire : Les élèves ont tort lorsqu'ils

ne respectent pas les maitres et les professeurs. n'obéissent pas en ce qui concenie l'instruc-
bon et les mceurs. sont paresseux et préfèrent jouer au lieu d'apprendre. S'ils volent
l'argent offert par leurs parents, destiné A leur instruction ou le dépensent en vain. S'ils ne
respectent pas les lois scolaires. S'ils ne payent pas aux mattres l'argent qui leur revient, lors-
qu'ils peuvent le faire s. Scoala ardeleand, I, p. 797.

28 B. R. V., III, p. 6, 8-9.
1 P. Maior, Propooedanii, p. 229; D. Ghise, P. Teodor, op. cit., p. 229,
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la jeunesse sont h.& nécessaires au peuple ; Le maitre del'école ne doit pas
faire des fautes et ne doit pas les accepter ; L'amour des parents pour leurs
enfants 20 Le calendrier de 1812 accorde une place importante a ces pro-
blèmes. Les textes pédagogiques et éducatifs alternent avec ceux destines

combattre les superstitions et à completer Péducation civique des lecteurs.
Par exemple, les fragments de Noctes Atticae par Aulus Genius refletent
ce genre de preoccupations 21.

En analysant avec attention Pceuvre de Phistorien, philosophe et
philologue Samuil Micu, lui aussi représentant des Lumières, on pent
constater faeilement qu'il a eut des preoccupations similaires en matière
d'éducation. Nous ne nous rapportons pas à la période durant laquelle

été professeur à Blaj et à Vienne mais I quelques idées sur Péducation
trees de ses travaux. Tout coname Gheorghe *incai et Petru Maior, Samuil
Micu a conçu Péducation comme un acte de culture qui devait avoir un
caractère populaire, en premier lieu. Un fragment de Ccltrii cititor. Propo-
vedanii . la ingropiiciunea oamenilor morli 22, Blaj, 1784 temoigne de
cette conception : « ...Puis, je te prie de m'excuser si mon langage te
derange peut-ètre mais comme il y a aura, parmi les auditeurs, surtout
des hommes sans instruction, il D.e convient pas de le revêtir d'une mai-
trise rhétorique, ni de le prononcer d'une voix haute et profonde, mais
plutert d'une voix basse et d'une manière simple pour que l'homme non
instruit comprenne et en profite, car c'est ça le but et mon &sir *23.

Si dans ce contexte culturel Samuil Micu saisit la difference entre
deux categories d'auditeurs, une même importance ont ses opinions sur
l'éducation des enfants et sur les rapports entre les parents et leurs des-
cendents. Analysées dans le deuxième volume des Legile Eirei. Ithioa
Politica, ces relations sont considérées selon les préc,eptes antiques et, bien
entendu, selon les exigences sociales et culturelles de son époque 24. Dans
sa conception les enfants ne devraient pas être éduqués avec trop de
délicatesse et de douceur parce que cette méthode leur serait &favorable.
Ceux qui s'occupent de Péducation des enfants doivent les former dans
l'esprit de la justice, de la Write et de la moderation. Enfin, ils doivent
étre Mugu& en permanence, on doit leur enseigner qu'il faut respecter
les adultes, et tous ceux qui accomplissent des fonctions culturelles et des
dignités politiques

Les idées sur Pecole, en general, Péducation et son rdle dans la société
roumaine de Transylvanie A, la fin du XVIII° siècle et pendant les pre-
mieres décennies du siècle suivant sont exprimées sous des différentes for-
mes aussi dans les travaux d'autres lettrés roumains. Deployant une
remarquable activite scolaire et culturelle dans les vines Bra§ov, Sibiu,
Arad, Oradea et Pesta, ceux-ci ont expose, tout comme les trois coryphées
de l'Ecole Transylvaine leurs idées sur Péducation.

30 B.R.V., III, no 788, p. 30-31; D. Ghise, P. Teodor, op. cit., p. 229-230.
11 B.R.V., IV, no 361, p. 135.
" Ibidem, II, no 472, p. 287-288; coala ardeleand, I, p. 77.
" B.R.V., II, II° 472, p. 287-288. Cf. aussi D. Gills; P. Teodor, op. cit., p. 221.
SI L. Blaga, GIndirea romdneascd din Transilvania In secolul al XVIII-lea (Ed. G. Ivascu)

Bucarest, Edltura stiintificA, 1966, p. 153-154.
Ibidem.
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Dans un langage simple, accessible mix instituteurs, mais aussi pour
les membres des families modestes, roan Molnar Pivariu, Radu Tempear
Paul Iorgovici, Constantin Diaconovici-Loga, Dimitrie Tichindeal etc.
ont offert dans leurs travaux des solutions théoriques et pratiques visant
l'amélioration de l'éducation et sa reorganisation sur des principes natio-
naux. Elargissant ce problème à l'échelle de la société roumaine, ces lettrés
out milité pour l'éducation du peuple ; ils faisaient en réalité allusion 1.
l'idée de citoyen utile pour la société qui devait Atre entramé dans la vie
publique et productive de la province. C'était, finalement, une application
du modèle de citoyen, suggéré par le joséphinisme, aux réalités et aux
nécessités de la population roumaine de Transylvanie. C'est dans cet
esprit que doit étre compris par exemple, l'effort créatem. de Ioan Molnar
Pivariu auquel nous devons la version roumaine de l'Histoire universelle 26
de Claude Millot Sur ce méme plan s'inscrit Economia stupilor, Vienne,
1785, volume représentatif pour le nivE a-a de la littérature économique
roumain.e de l'époque 27 Les finalités clairement formatives et informatives
ont été poursuivies par l'auteur lorsqu'il a publié Retorica adec inveiteitura

intocmirea frumoasei cuvintiiri, Buda, 1798 28
Dans la traduction de Claude Minot, le méme représentant des Lu-

mières roumaines exposait son opinion sur l'histoire : Par un seul mot
l'histoire découvre et enseigne, scion l'assertion de Ciceron comment vivre
en justice et d'une manière agréable ». L'auteur n'oublie pas de préciser
le but de sa démarche : ...servir Putile et le bien, partout et d'une ma-
nière toujours plus efficiente » 28.

Si I. Molnar Pivariu a été préoceupé, dans l'esprit du rationalisme
d'orientation éclairée, par le rôle de l'attention dans le processus d'ensei-
gnement 3°, qui devait étre conscient et profond, le lettré de Brasov R.
Tempea surprenait la liaison indissoluble entre les différentes branches de
la connaissance et attirait l'attention sur le rôle de la grammaire dans la
formation des jeunes. Dans Ouvint inainte A, la Gramatica romtineascii,
Sibiu, 1797 31 on trouve des fragments qui viennent illustrer ces idées :
Toutes les sciences sont liées de telle manière que l'une sans l'autre n'a

aucune finalité bonne et profonde ... car la maitrise de la grammaire est
le début et le conseil de toutes les autres maitrises et sciences élevées.
Celle-ci, tout comme celle-là, représente la de qui de la nuit de l'ignorance
Irons ouvre la porte par laquelle D.0118 entrons dans la lumière de la sagesse
vers laquelle nous devions nous diriger depuis longtemps » 32

2 6 B.R.V., li, no 626, p. 417-418; $coala ardeleand, I, p. 511.
22 B.R.V., ii, II° 493, p. 307-309; $coala ardeleand, I, p. 111.

B.R.V., II, no 616, p. 403-404; I. Pivariu-Molnar, Retorica adecd fnu6fdtura i ?Moe-
mirea frumoasei curitntdri (Edition critique, préface, note sur l'édition, glossaire, index, Aurel
Sasu), Cluj-Napoca, Dacia, 1976. Significatif en ce sens, le fragment : TinArul iaste ca ceara
(Le jeune. homme est comme la cire).

" B.R.V., II, p. 418.
80 Des idées sur lesquelles il a insisté dans Economia stupilor (L'économie des ruches) :

Que représente la lecture sans la douceur de l'attention ? Que représente la fuite de l'ceil sur
le livre sans en tirer profit? En effet, ce n'est rien d'autre qu'un son qui a passé vite dessus la
compréhension, sans laisser un travail utile it l'esprit s. B.R.V., H p. 309.

81 lbidem, no 612, p. 394-397.
82 Ibidem, p. 395; $coala ardeleand, I, p. 315.
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Reflegii despre starea romanaor (chapitre de l'ouvrage Observalii
de limbit romálneasa élaboré par le lettré du Banat P. Iorgovici, paru
Buda, 1799 présente des opinions intéressantes sur Péducation et sur le
r6le social et national de l'école dans la société roumaine. Dans l'esprit de
la pensée frangaise (Condillac-Rousseau), P. Iorgovici débat Pidée confor-
mément à laquelle Phoname vient au monde inaccompli, mais avec un
penchant inné pour la perfection, pour l'épanouissement ". D'un méme
intérét sont ses opinions sur le r6le des parents dans Péducation des enfants.
# Vous, les parents ne vous trompez pas en pensant que la merveille vient
de vous ; il faut savoir où la commencer ... Ce qui donne aux hommes
le droit de s'appeler parents n'est pas seulement le fait d'avoir nourri les
enfants, mais aussi Péducation, c'est-Ardire les soins de dévoiler et d'am-
plifier les talents que la nature leur a donnés par naissance pour qu'ils
n'entouffent pas par des passions, comme la semance jetée dans la terre
étouffe sous les mauvaises herbes. Pareil à celle-ci, l'enfant dépourvu de
l'instruction ne s'épanouira jamais » 33.

Tout comme d'autres lettrés de l'époque, P. Iorgovici rapporte l'édu-
cation aux besoins de la société ...vers Putilité de toute la société hu-
maine » Il visait en réalité la formation de citoyens utiles A, la société :

...C'est Péducation des enfants réalisée par leurs parents » 36. Ses idées
sur Péducation ne laisse pas de cété le devoir moral des enfants envers
leurs parents : « Done, si vous étes mariés, si vous avez quité vos maisons,
vos parents ne sont plus obligés de wilier sur vous, mais vous garderez
toujours le devoir de les honorer, parce que c'est votre devoir inné
Pour tout l'aide et la surveillance de votre personne, la nature a laissé
vos parents pour vous éduquer et vous apprivoiser dans l'esprit de la jus-
tice et de la bienséance. S'ils n'avaient pas porté les soins nécessaires,
vous seriez corame les autres bétes de la for6t. Donc, honorez vos parents
dont la gloire est la pureté et le prix est la vertu »37.

Organisateur d'école roumaine et pédagogue d'une vaste expérience,
C. Diaconovici-Loga a exposé ses opinions sur Péducation et son réle cul-
turel, politique et national dans la société roumaine surtout dans Chie-
mare la tiparirea eiírtilor romdnepti 351: versvri, Buda, 1821 38. Discutant le
problème de Péducation, il fait les suivantes précisions : L'adolescent doit
étre instruit pour devenir un homme brave qui ne fasse mal 6, personne
et A, qui personne ne puisse faire aucun mal et aucune injustice ; tout
cela peut étre enseigné par les hommes armés des plus hautes sciences 83.

Le programme destiné à Pessor culturel des Roumains inclfit, dans la
conception de C. Diaconovici-Loga Pactivité politique intellectuelle des
certains lettrés, la fondation des écoles et Pimpression des livres. En effet,

68 P. Iorgovici, Observaiii de 11m ha romdneased (Observations sur la langue roumaine).
Preface t. Munteanu. Ed. critiqué, etude introductive, tableau chronologique, notes bibliogra-
phiques, D. Bogdan-DascAlu et Cr. Dasalu, Timisoara, Facia *, 1979. B.R.V., II, nr. 621,
p. 413-416. $coala ardeleand, I, p. 357-366.

" P. Iorgovici, op. cit., p. 82.
" Ibidem, p. 84-85.
86 Ibidem, . 85-86.
87 Ibidem, p. 93.

B.R.V., III, no 1119, p. 376-380; &oala ardeleand, II, p. 384-368.
86 B.R.V.; III, p. 378.
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ces derniers aspects se repettent comme un leit-motif dans Pouvrage cité :
des nouvelles écoles dans les villages sont nécessaires avec tout l'équi-
pement dont a besoin l'instituteur. D. nous faut des livres sur lesquelles
les enfants puissent apprendre, y compris ceux qui vivent loin des écoles
car il nous faut des écoles . et des maitres d'école instruits pane que celui
qui manque d'instruction ne pourra jaraais diriger un autre et cette instruc-
tion ne se réalise que dans les écoles »4°. Une importance spéciale revenait
dans le même contexte à1 l'impression des livres : 4 pour l'instruction du
peuple sont nécessaires des livres : ceux-ci doivent 'Ore imprimés, et uette
opération coilte »41. Le sens final de Péducation est apprécié en rapport
directe avec les services que celle-ci pourrait apporter au peuple roumain :
4 ...mais l'homme doit nourir pas seulement le corps mais aussi Pfime ;
ne doit pas s'occuper seulement de sa propre personne, mais aussi des
autres et c'est surtout son peuple qu'il doit aider »42.

Tout comme dans le cas de la plupart des représentants roumains
des Lumières qui appréciaient le but de l'évolution du peuple du point
de vue spirituel, en rapport direct avec les nécessités de la nation, dans
Pteuvre de C. Diaconovici-Loga il s'agit aussi d'un activisme culturel rais
au service des intérêts nationaux. D'autres travaux aussi constituent des
témoignages daaas ce sens 43.

De la mème orientation sont aussi les opinions de Dimitrie Tichin-
deal sur Péducation. L'idéal de Pinstraction du peuple pent et doit
se réaliser, selon sa conception, par Pintermédiaire de Pécole, à l'aide des
instituteurs et de leurs élèves. Ardtare despre starea acestor noao introduse
cholasticepti instituturi ale natiei romdnecti, Buda, 1815" est un ouvrage
significatif en ce sens. L'auteur y souligne non seulement : 4 ...Paccom-
plissement et Putilité de ces nouvelles écoles qui méritent d'être appre-
ciées »", mais il discute en raérae temps la naission culturelle et sociale de
l'instituteur partant des conditions historiques ot se trouvait cette cate-
gorie d'intellectuels*

L'investigation de la littérature roumaine de l'époque des Lumières
conduit à la découverte d'autres positions ou opinions semblables sur
Péducation comme élément essentiel dans Pample processus d'instruction
du peuple roumain dans les premières décennies du XIX° siècle. Les let-
trés rouraains parmi lesquels on peut rappeler Darnaschin Bojina (Dire-
geitoriul bunei &Were, Buda, 1830) 46 ; Moise Bota (Versuri indemndtoare,
Buda 1829) 47; Zaharia Carcalechi (Biblioteca romdneascd, Buda, 1821) 43 ;

Ibidem.
" Ibidem, p. 379.
42 Ibidem.
" Des iciées sur l'instruction peuvent 6tre dépistées dans Ortografia sau dreapta scrisoare

(Orthographie ou la juste lettre), Buda, 1818 (B.R.V., 1H, no 978, p. 221); Gramatica romd-
neascd Buda, 1822 (Cf. C. Diaconovici-Loga, Gramatica romaneascd (Texte établit, préface, motes
et glossalre, O. $erban et E. Dorcescu, Timisoara, I Faca., 1973).

" B.R.V., III, no 835, p. 83-84; Scoala ardeleand, II, p. 197-198.
$coala ardeleand, II, p. 197-198.

aa B.R.V., III, no 1472, p. 674-679; Scoala ardeleand, II, p. 719-728. D. Bojinca,
Scrieri. De la idealul lumindrit la idealul nalional (Ecrits. De 1'1(16111 de l'instruction à l'idéal
national). Etude introductive, selection de textes et notes N. Bocsan, Timisoara, s Faca.,
1978, p. 160-114.

B.R.V., HI, no 1411, p. 619-820; $coala ardeleand, II, p. 693-699.
4 B.R.V., III, no 1114, p. 372-373; $coala ardeleand, II, p. 509-563.
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Vasile Gergely de Csokotis (Omu iume, Vienne, 1819)4° loan
Tomici (Scurte invällíturi, Buda, 1827)5°, etc. n'ont pas ignoré dans leurs
ceuvres le problème de l'éducation. En réalité ils ne faisaient
que porter plus loin, évidemment dans d'autres conditions histori-
ques, les idéaux d'émancipation politique et sociale du peuple rou.main

l'aide de l'école. Ils continuaient ainsi l'un des postulats des coryphées
de l'Ecole Transylvaine, véhiculé aussi dans les byres imprimés dans des
buts didactiques 51.

Le problème de l'éducation par l'intermédiaire de l'école ou des livres
qui ont facilité la connaissance des différents domaines de la science
au niveau de la société roumaine de Transylvanie a fait partie du pro-
gramme d'émancipation politique et nationale initié par Inochentie Mien-
Klein. La plupart des représentants de l'Ecole Transylvaine se sont ratta-
eh& par leur activité et leurs ceuvres A, l'idée d'éducation-société52. C'était
en effet l'un des grands problèmes de l'époque des Lumières qui a marqué
aussi l'opinion roumaine, ainsi ressort de l'histoire des Roumains de
Transylvanie.

B.R.V no 1043, p. 309-312; ,Fcoala ardeleand, II, p. 497-609.
6° B.R.V., III, no 1326, p. 554-556; Scoala ardeleand, II, p. 645-649.
51 Voir, par exemple, Carte trebuincioasel pentru dascälii coalelor de jos romdnesti neunite,

Vienne, 1785 (B.R.V., II, no 485, p. 302-304; $coala ardeleand, I, p. 97-109); Ducere de
mind cdtrit cinste i direptate, Vienne, 1793 (B.R. V., II, no 563, p. 353); .5coala ardeleand,

66 D. Ghise, P. Teodor, op. cit., p. 242. Voir aussi R. Munteanu, Contribulia $colif
ardelene la culturalizarea maselor, Bucuresti, Edit, did. si ped., 1962.

" Suggestions précieuses chez : J. Sc/unidt, op. cit., p. 43-54 (Die Schule als politische
und kirchliche Institution. Einfluss des Josephinismus) ; J. Lawson and H. Silver, op. cit., p.
226 266 (Education in a Changing Society 1780 183 0) ; F. Pontiel, op. cit., p. 9-47 (L'éclu-
cation nationale à la mine de 1789), p. 51-122 (Projets révolutionnaires et premières réalisa-
lions 1789-180 0 ).
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LA PEINTURE D'UN MANUSCRIT PERSAN DU XVe SIÈCLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE

DE LA R. S. DE ROUMANIE

ALEXANDRA BELDESCU

Le volu.m.e manuscrit dont nous nous °coupons (Bibliothèque de
PAcadémie de la R. S. de Rou.m.anie, ras. oriental n° 101) contient l'une
des versions du Divdn, de Ha'fez 1 La page de titre (c.nan) et les pre-
miers feuillets manquent ; le colophon (feuillet 167r) donne la formule
finale, la date : 904/1499 et, partiellement effacé, le nom du copiste, lfoni
emoddin-ol Ou.hadi 0. Les 167 feuillets originaux (180 x 100 mm) sont
en papier jaunArre, d'épaisseur inégale, vergeures horizontales et A,
pontuteaux espacés de 25 mm, non filigrané, préparé pour l'écriture et
la peinture 8. Le manuscrit comporte quatre miniatures et de nombren.'
orn.ernents.

Sur la page (Suite (125 x 55 mm), la callig,raphie nasta'liq (4,
enere noire) développe 14 lignes horizontales sur deux colonnes. Par rai)-
tort aux dimensions réduites de la page &rite, les proportions des carac-
Ores et le nombre de lignes sont harmonieux et rappellent, de mAme que
la fagon de disposer les derniers mots de la ligne et les var¡ations du tracé
du qalam, le style calligraphique de Abd al-Karim de Khorezm (1413-1479)
et de c.elui d'un manuscrit Khamse de Nezarni exécuté à Chiraz en 1491e.

V. également l'analyse de ce manuscrit dans Alexandra Beldescu, Manuscrise persane
in coleciii din Romania (Manuscrits persans des collections de Roumanie ), Bucuresti, 1987,
pp. 27-31.

a Pour l'identification du texte, de l'auteur et du copista, ainsi que pour la datation
V. également Mohammad Ali Sowti, Catalogul manuscriselor persane In bibliotecile romanesti ;
Informarii despre manuscrisele orienta/e din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Romania
(Le Catalogue des manuscrits persans des bibliothlgues roumaines ; Informations sur les manu-
serifs orientaux de la Bibliothèque de l'Académie de ta République Socialists de Roumanie),
Bucuresti, 1976, p. 27; Aurel Decei, Manuscrise (Manuscrits ), in Arta Iraniand In colecliile
din Republica Socialistd Romania. Catalogue d'Exposition, Muzeul de artA al R. S. Rominia,
Bucuresti, 1971, p. 17, no du catalogue 3.

Le papier non filigrané des manuscrits persans est de provenance orientale; pour les
techniques de préparation, V. Q Ad! Ahmad, Caligraphers and Painters. A treatise by..., son
of MIr Mulish!. Translated from the Persian by V. Minorsky, with an Introduction by B. N.
Zakhoder, translated from the Russian by T. Minorsky, Washington, 1959, p. 114 paragra-
phes 69-70 et pp. 196, 197; d'autros renseignements chez Jean Irogoin, Les premiers manu-
serifs grecs &Nis sur papier et le probléme du bombycin, in Scriptorium, tome IV, 1950, p. 194;
Mohammad Ali Sovrti, op. cit.., p. 8; Karin Adhal, A Klunnsa of Nizami of 1439. Origin of
the miniatures ,- a presentation and analysis, Uppsala, 1981, pp. 17-18.

4 O. F. Akimuskin et A. A. Ivanov, Persidskie miniatiurt XIVXVII »v., Moscou,
1968, M. 12; Marie Lukens Swietochowsld, Islamische Kunst. Meisterwerke aus dem Metro-
politan Muselun of Art. New York The Art of Islam. Masterpieces from The Metropolitan
Museum of Art. New York. Les auteurs : Richard Ettinghausen..., Marie Lukens Swietocho-
wski, Berlin, 1982, ill. 70.

Rev. Atudes Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. '329-537, Bucarest, 1989
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La bordure de la page écrite a les couleurs indiquées par les traités
spécialisés : noir, bleu, or, et la séparation des colonnes noir et
or. L'ornement fonctionnel qui sépare les titres est, comme la composante
épigraphique des cartouches, en feuille d'or, selon la technique du décou-
page qit'a, les caractères rehaussés de contours noirs. Le décor des car-
touches, standardisé, adapté A, la longueur des sous-titres, utilise le motif,
fréquent au XV' siècle, du garment A, demi-palmettes courtes, en torsade
.et petites fleurs, du répertoire de l'arabesque, chromatiquement complété
de fins dosages de jaune, rouge, vermilion et bleu.

Les phases de l'élaboration du manuscrit se sont succédé dans
le keidb-kheine (atelier du livre), suivant un ordre courant 59 comme le
prouve l'examen attentif des feuillets : la délimitation de l'espace pour la
page écrite, les colonnes et les miniatures ; la transcription du texte ;
peinture ; le retraçage des lignes de contour en prenant soin de ne pas
intersecter l'écriture et les miniatures (V., ,par exemple, fol. 16v, 23r,
41v, 70r) ; la disposition des cartouches pour les sous-titres. On a appli-
qué la feuille d'or après avoir exécuté les traits noirs et avant de réaliser
les traits color& de la bordure, alors que les ornements en ont été recou-
verts après avoir été tracés à l'encre. L'échelonnement des phases d'éla-
boration des miniatures confirme des témoignages écrits, des traditions
d'atelier et les opinions de plusieurs spécialistes Après le dessin initial,
esquissé d'une encre presque inoolore, il s'agit successivement de : fixer
la feuill.e d'or, appliquer les couleurs locales (V., pour les trois premières
miniatures, les touches chromatiques superposées sur le fond or) ; retra-
cer les contours des formes en niilisant des couleurs contra stantes (noir
pour le cheva). blanc de la troisième illustration) ; préciser les détails :
visages, bandes des turbans ; hacher les costumes de tons plus vffs ou, en
tout cas, différents par rapport A, la couleur locale. Les lignes sont extrA-
mement fines, grace à l'emploi de la pointe du pinceau ou du pinceau
A, un poil d'écureuil ou de chaton 7. D'infimes touches des couleurs du
fond superposées aux couleurs des personnages témoignent de l'ordre
suivi dans le travail, inverse par rapport A, celui de BehzEd pour la Sane
at jardin, variante inachevée de la miniature Sultdn Husayin .Mira
jardia, de 1485 8. Les dernières phases, quant A, la succession, concer-
nent les détails d'étoffes, de broderies, les ornements des murs, des tapis,
des pavements.

Au point de vue stylistique, le manuscrit 101 fournit un aspect
unitaire et caractéristique de la période où il fut rédigé : la calligraphie
nastaliq, la configuration des ornements, la spécificité turcomane de la
peinture éléments représentatifs pour la fin du XV' siècle. L'unité
d'exécution de chacune des trois opérations écriture, décoration, pein-

%Ernst Kiihnel, Miniaturrnalerei int islamischen Orient, Berlin, 1923, p. 7; Stuart Cary
Welch, Peinture iranienne. Cing manuscrits rogaux Si/hides du XVI' sitcle, Paris, 1978,
P. 11.

A. Mazahéri, Les Trésors de !ikon. Mèdes el Perses. Trisors des mages. La Renais-
sance tranienne, Genève, 1970, p. 259; v. également Ernst Kiihnel, op. cit., p. 7.

7 Ernst Ktihnel, loc. cit. ; Stuart Cary Welch, op. cit., p. 12.
Laurence Binyon, J. V. S. 'Wilkinson and B. Gray, Persian Miniature Painting,./Lon-

dres, 1933, planches LXXXI A82 et LXVIIa81.
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3 LA PEINTURE D'UN neAnnssenrr PERSAN 331-

ture nous fait penser que le réalisateur en fut le copiste méme 9. La
pratique des ateliers persans de l'époque connalt la spécialisation -par
-opérations dans Pexécution d'un livre manuscrit 19, tout aussi bien que le
cumul par la méme personne de plusieurs e spécialités », ainsi qu'en té-
_moignent dans leurs tTaités Mira, Mohammad Haydar Dughlat et Qadi.
Ahmad U. L'unité du style et de Pexécution prouve que le volume fut
Téa1186 dans un seul ketlib-khane et en une seule étape, pour ce qui est de
toutes ses opérations.

V. L'analyse iconographique et stylistique des miniatures révèle
des modalités spécifiques de la raise en rapport du texte et de Pimage et
des traits caractéristiques de Pécole de ChirEz de la peinture persane
turcomane.

Miniature I, Conversation royale au jardin, fol. 6r, 90 x 55 mm. Le
souverain, assis sur un coussin et un tapis, sous le baldaquin, se trouve
.entre son interlocuteur, A, gauche, et un serviteut, A, droite, les deux debout.
Devant eux, dans la zone inférieure de l'image, s'échelonnent trois musi-
-ciens. Le fond se compose de quelques formules iconiques : pré, touffes
de fleurs, arbre fleuri, étang.

Miniature II, Fete royale cl l'intérieur, fol. 29v, 90 x 55 MM. Le
souverain, s'appuyant sur un coussin et assis sur le tapis, se tient sur la
terrasse du palais : deux serviteurs sont à sa droite et un A, sa gauche.
Trois musiciens, dont deux femmes, l'une jouant de la harpe et Pautre
dansant et claquant des caztagnettes, complètent la zone inférieure de la
miniature. Le fond échelonne, de bas en haut, la pièce d'eau, le pavement
de la terrasse, la porte, la balustrade, la branche fleurie, le mur tapissé
et l'arcade.

Miniature III, Beira/mart,. captwrant l'onagre, fol. 7or, 80 x 83 mm.
Le prince chasseur prenant au lacet, au galop, un Aine sauvage (onagre
gar) est, dans l'imagerie persane, la formule iconographique pour Bahräm
Giir, le personnage littéraire sous les -traits diiquel se cache le souverain
sassanide Bahram V (420-438). Partiellement découpés par le cadre,
deux cavaliers et deux fauc,onniers regardent vers la scène qui se déroule
sur les collines fleuries, entre des arbustes et des gazelles au galop.

Miniature IV, Maginun au milieu des animaucc et le passage d'une
caravcsne, fol. 12or, 95 x 88 mm. Standardisée, elle aussi, par l'icono-
graphie persane du livre, Pimage de Maginun en tant qu'ascète indien
a demi nu, dans la position lalitascind (identifiée comme telle par I. Stcho-
ukine 12,,) le petit d'une gazelle dans les bras et entouré de bétes sauvages,

e Pour la m6me acception du terme de style turcoman, V. également B. W. Robinson,
A descriptive Catalogue of the Persian Painting in the Bodleian Library, Oxford, 1958, pp.
27-28 et 55; P. Waley and Norah M. Titley, An illustrated Persian Test of Kalila an Minna
dated 70711307-8, in The British Library Journal, vol. 1, no 1, Londres, 1975, p. 50; Marie
Lukens Swietochowski, op. cit., p. 167; cf. une autre interprétation chez O. F. Akimu.gin et
A. A. Ivanov, op. cit., p. 10, note 26.

io Ernst Kühnel, op. cit., p. 17; Vera Kfibickova, Persian Miniatures, Londres, s.a.,
p. 18.

n Laurence Binyon, J. V. S. Wilkinson and B. Gray, op. cit., pp. 190-191; V. éga-
lement QädI Ahmad, op. cit., pp. 126, 179.

Apud Eustache de Lorey, Peintute musulmane ou Peinture iranienne, Paris, 1938
(Extrait de la Revue des Arts Asiatigues, Tome XII, Fasc. 1, 1938, p. 23).
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Oom,plétée ici par rapparition du ehameau palanquín et du meneur.
Le pré, pareil à celui de la première miniature, se détache sur le eiel or,
animé par un oiseau au vol et un nuage blanc.

L'information iconographique des deux premières miniatures n'a
pas la précision dénotative propre aux peintures III et TV. Le thame
persan préislamique de la fête royale, transmis aussi A, la période médié-
vale islamique devient l'un des plus fréquents dans la peinture des
livres persans. Le prestige énorme de l'épopée Sah-name et de quelques
ouvres qui s'en sont inspirées (IChams° de Nezdmi en tout premier lieu)
pour devenir des sources littéraires principales pour la théniatique des
miniatures, de rame que la nostalgie permanente de H l'autorité royale *.
ancien idéal iranien de souveraineté que la société persane de type islami-
que ne cesse de répandre et d'inspirer A, ses innombrables clirigeants &ran-
gers, tout cela contribue A, la diffusion généreuse des scènes du cycle royal..

Les miniatures III et IV contiennent des éléments iconographiqu.es
dont le décodage indique un certain personnage, un épisode et un certain
moment de l'action. Pour ce qui est de la source littéraire de ces scènes,
l'image préislamique de Bahrdm Crtx A, la chasse, rendue populaire grAke
également A, de grandes ceuvres littéraires persanes islamiques, se joint
à l'image de Maginun (dont l'origine remonte aux sources littéraires arabes)
au fil d'ouvrages célèbres, dont le plus fréquent et le plus souvent illustré
est, peut-être, Shamse de Neami. L'absence de tout attribut iconogra-
phique susceptible de trahir l'identité des personnages des miniatures I
et II témoigne de l'adaptabilité maximale au texte des scènes de fête
royale, Mises en rapport, en l'occurence, A, la ,Khamse de Neap* elles
pourraient tout aussi bien avoir trait soit à Escandar du poème Ewan-
dar-neme 14, SOit à Shosrou du poème Khosrou et Shirin 15, représentés
dans l'un des moments de leur vie de cour. Il faut aussi noter que, par
rapport Ai la thématique générale des peintures exécutées pour le Divcin
de HAfez, la thématique des quatre miniatures du manuscrit 101 ne fait
pas exception ; elle éclaire les relations complexes du texte persan et des
images qui liii sont associées. Les miniatures renfe,rmées entre les pagea
des manuscrits du Divein de Hatez se laissent répartir par plusieurs cat&
gories, coexistant ou non A, l'intérieur du même manuscrit, dans une corres-
pondance graduée avec le texte : des images oh apparait le poète
causant ou buvant du vin ; des scènes représentant des thèmes ou des
attitudes de la lyrique de Hafez scènes d'auberge, fêtes des amou-
reux, jeunes buvant du vin, des jeunes femmes et des jeunes hommes
âu jardin, en conversation galante, images de source religieuse, mysti-
que .. ; des scènes dérivées du cycle royal conversations et fétes

18 T. W. Arnold, The survivals of Sasanian motifs in Persian painting, in Studien zur
Kunst des Ostens. Josef Strzygowski sum siebzigsten Geburistage, Vienne et Hellerau, 1923, pp. 96
et 97; Richard Ettinghausen, La Peinture arabe, Geneve, 1962, p. 34; Martha L. Carther
(Madison), Royal festal themes in Sasanian Silverwork and their Central Asian parallels, in Acta
iranica, vol. I, serie I, Teheran-Liege, 1974, pp. 185.-197; G. Pugacenkova, O. 'Galerkina,
Miniatiurt Srednei Azii, Moscou, 1979, pp. 29-30.

u Laurence Binyon, J. V. $. Wilkinson and B. Gray, op. cit., planche LXV-.A 80 (B);
B. W. Robinson, op. cit., planche V, ill. 599; Karin Adahl, op. cit., illustrations page 34-45.

A. I, Kaziev, Iintaiiurt rukopisi licimse* Nizami 1539,-1643 gg., Baku, 1964,
illustrations page 151.
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la court &use, activités militaires ; des illustrations pour d'attres textes
(par exemple, pour la Xhamte do Nezkni) 16. Les miniatures qui aecom-
pagnent genéralement le Dian de Hfftez no sont done pas Winue8 corn-
plea des illustrations exclusives de Pceuvre, mail; uniquement COMMA un
appui pictural, comme un equivalent visual de sens, de symboles, d'états
d'Ame. Le signifiant iconique de la tniniature a done la capacité de véhi-
auler les Sew du texte qu'elle aeeompagne, mais d'autres signifieations mud.

Le thème de la conversation et de la fête royale se croise avec ce que
Vera Kubickova nomme les thèmes haveziens des manuscrits litteraires
persans scènes au jardin, fêtes aye° du yin) tausique et danse
Les motifs de la poésie de HAfez, le vin, la coupe, la taverne, le temple,
le mage éehansony la bien-aimée 18, trouvent leur correspondant visuel
dans des images déjà constituées du cycle royal. Ces scènes, formant
ititialement le cycle iconographique d'un roi ou d'un héros quelconque,
sont devenues l'ioonographie d'un thème avec ses variantes typologiques.
Les *Schwa zoroa,striens, les images et lea termes empruntés au vocabu-
laire soufite, Parabiguité des images, le double sens des motifs 19 carae-
térisent la lyrique de Hafez 4 une poésie unique, où Pélément érotico-
anacréontique se tTouve presque fondu dans Pélément mitico-initiatique *10.
Les scènes de conversation et de fête attachées aux vers de Häfez se char-
gent d'implications symboliques dans l'esprit de la poésie soufite, comme
le remarquent G. Pugacenkova et O. Galerkina, le vin étant tenu pour
une voie d'accès à i Pintimité divine

La présenee, entre les pages du raanuscrit 101, des illustrations
III et IV, adéquates à l'iconographie d'un autre texte, n'est pas inconl-
patible avec certaines allusions et cotaparaisons de la poésie de Hifez ;
nous assistons au phénomène spécifique de la migration des miniatiges s.
L'intelligence des ffiustrations est rendue possible d'une part grftee
ini substrat commun de significations, A, des symboles communs, A, Pam-
biguité frequente deS imageS littéraires des o3uvres épiques et lyriques
persanes et, d'autre part, gam à Pambiguité sémantique de la peinture
même en raison de ses rapports avee le texte-source. Pour la miniature
II, il peut titre aussi question de Pintention d'une déclicace. Enfin, comma
Dust Mohamniad Padmet aussi apprécie la peinture des 'lyres
pour sa fonction d'ortement de Pécriture, les miniatures qui representent

16 B. W. kobinson, op. cit., pp. 83, 91, 94, 100, 118, 148, 157, 158, 163, planche XXXIV,
XXXV, 111UStrations pa geS 18, 38, 54, 56, 58; HAfiz, Le liare d'or dirDivan de Nouvelle,
-Version française par Pierre Seghers; Paris, 1978, illuStrations papa 51, 54, 55, 84, 93, 118,
148, 158.

vera KubickoVa, op. en., p.. 32.
" Alessandro Batman', Letleratura neoperstema, in Antonio Pagliaro, Alessandro 13aUsanl,

Storia delta lettératura persiana, [Milano, 19601, pp. 243-245, 251.
" Alessindro Bausani, op, cit.,. pp. 239, 247; Viorel Bagaaou, Elemente ale I ftlinfei

despre Der: (elm al.-arm ) la primii peen persani (Elements de-la e setencrriters-r-skarler-4
premiers pones persans, in Primii poeli persani (Sec. IXX), Anthologie, *Andes introductives,
traductions, notes et commentaires par Grate Tartler et Viorel Bugeaou, Bucarest, 1983, p. 18;
Vera kubickova, op. cit., p. 33.

" Prof. Gustav B. von Grunebaum, L' Islam médieval. Histoire et civilisation, Paris,
1062, p. 319.

G, Pugacenkova, O. Galerkina, op. cit., p. 43.
12 Kurt Weitsmann, Eyestrain. Beek Illumination and Ivories, Londres, 1980, p. 18.
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aiotamment des aspects de la vie de cour (cornine pour celles des illu-
strations I et II) n'ont souvent que le r&le d'embellir un texte en tant
que frontispices à personnages, miniatures de clOture ou tout simplement
comme des images repères au fil des feuillets, sans rapport clirect avee
celui-ci 2q. Néanmoins, la scène n'est pas dépourvue de signification, et
le sujet littéraire en garde toute l'importance, alors que l'image reate
ouverte à une multitude de sen.s, auxquels le lecteur persan était habitué_

VI. Les dimensions réduites des feuillets du manuscrit 101 le rappro-
chent de la célèbre Anthologie (connue sous le nom de 4 La petite Antho-
logie »), de 1410-1411, prodenant du ketclb-khcine du Sultan Iskandar
de Chirz, dont le modèle dimmensionnel fut imité tant à Chirdz
Herat, après la mort du souverain -24. Nous sorn.mes d'avis que le manu-
suit 101 s'inscrit dans la série des ouvrages produits dans les nombreux
ateliers qui existaient A, Chirdz dans la seconde mpitié du XV° sicle, en
raison, non seulement de ses dimensions, mais aussi de la qualité de la.
ealligraphie, du style des ornements, de la disposition des ensembles -et,.
surtout, des caractéristiques de la peinture. On á réservé aux quatre
-miniatures une surface reel angulaire à l'intérieur de la page &rite (débor-
dée par les illustrations TII et IV), orient& selon l'axe vertical et rappe-
lant la préférence timouride pour le cadre rectangulaire haut. Le rapport
de grándeur entre les personnages et le fond reflète la conceptien conser-
vatrice, provinciale, que la peinture de Chiraz a acquisc après la mort
du Sultan Iskandar. Le gott des solutions plastiques du XIV° siècle
=pifie les personnages au détriment du fond, créant l'impression d'une
surface réduite, insuffisante, susceptible d'accueillir seulement un nombre
restreint de participants., groupés dans une composition simple et claire_
Le schéma compositionnel, conamun aux illustrations I et II, separe deux
registres horizontaux, inégaux et superposés, évoquant les frises du XIVe-
siècle 24, A, personnages disposes symétrique3nent et dans un parallélisme
numérique. Le registre supérieur, plus grand, met en vedette, selon la règle
de l'empla,cement hiérarchique, le souverain, A, gauche de l'axe vertical de
la miniature. Par rapport aux scènes serablables de la peinture du Herat
contemporain 26, les images I et IT se révèlent comme un résumé, com-
rae une réduction à l'essentiel des images de Herat. Pour les deux amtres.
miniatures, la composition indique une charpente oblique, dynamique,.
adéquate au sujet littéraire des scènes., La rainiature III (comparable
au point de due du sujei Pttéraire Ai la .Gazelle transpercée par la flkhe
illustration. au poème Sept figto es., de la Khamse de NezAmi) révèle elle
aussi la sobriété de son inventaire plastique par rapport I une variante
de Herat de 1491, to-at en s'approchant pour ce qui est de la facture de

" Mukaddima Aqrafi, MiniatUrt XVrveka v spiskah proizvedenii Diana iz sobranii SSSR
XVI Centurg minialiures illustrating manuscript copies of Jami from the USSR Collections,

Moscos [19661, illustrations pages 4, 5, 7, 8.
Bitsil Gray, La Peinture persane, Genève, 1961, P. 71, illustration page 73 exemplaire

du British Museum, Londres.
it Cf. Basil Gray, op. cit., ilustrations pages 58, 80, 61; P. Waley and Norah M. Tit-

ley, op. cit., p. 55, ill. 14.
Se S. Maslenitsyna, Persian Art in the!Collection of the Museum of Oriental Art Iskus

stvo liana o Gosudarstoennogo Murcia Iskusstva Narodov Vostoka, Leningrad, 1975, ill. 100..
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9 LA PEINTURE DIVE TIANUSCRIT PERSAN 337

deux peintures consacrées au mème épisode, considérées par O. H. Glu-
liareva et, respectivement, par O. G-alerkina comme appartenant toujours
au Ilerat contemporain 29.

La typologie tureomane des personnages des quatre miniatures se
retrouve dans la peinture d'autres manuscrits par exernple, dans deux
versions de la célèbre Khamse de Neami, provenant de Chiraz, 1'une de
la fin du XV e siècle, l'autre du début du XVI° g8. Les silhouettes petites,

grosse téle, au visage rond et aux yeux bridés se rapprochent de l'as-
pect des personnages dans la peinture seldjoukide, sans conserver pour
autant le décorativisme marqué et la perspective hiérarchique de celle-ci.
La présence de la barbe et des moustaches ne rend pas les physionomies
moins stéréotypées. L'orientation des figures et le mouvement des mains
assurent la cohésion affective des scènes. Du langage codifié des gestes,
réduit dans la miniature persane A, un nombre limité de situations possibles,
on a retenu l'offre de la coupe, les mains exécutant d'une manière éloqu-
ente une pantomime de la conversation, les mains du serviteur jointes res-
pectueusernent (miniature I et II), le doigt porté aux lèvres exprimant
l'étonnement, l'index pointé, signe des commentaires (miniature III). Les
silhouettes conservent une allure raide, alors que les mouvements sont
saccadés, plutòt dans l'esprit des personnages de la peinture ilkhanide et
Indjou que selon le gott de la peinture trmouride, qui était, elle aussi,
it, la fin du XVe siècle, contaminée par le conservatorisme des ateliers
turcomans 29.

La coraposante de l'iconographie secondaire, le travestissernent per-
manent des typologies ethniques, des costumes et du décor synchronise
la peinture du manuscrit 101 avec la période où elle fut exécutée. Dans
ce cas, les miniatures utilisent la façon de s'habiller turcomane rémi-
niscences timourides, Wine pour le héros sassanide Bahrain Giir, Les
grands turbans blancs, globulajres ont un bout libre h, Parrière et un haut
panache pour le souverain. La chemise à manches longues, la tunique (ici

boutonnée autour du cou et A, manches courtes), le peignoir long sont
des pièces constantes du costume persan. Les grandes broderies des véte-
merits apparaissent sur les miniatures timourides également, de mème que
dans la peinture de Boukhara, plus tard, dans la seconde moitié du XVI°
siècle. L'habit féminin correspond lui aussi à la mode du temps : la tuni-
que longue 4, manches courtes est boutonnée par devant au-dessus de la
chemise 6, manches longues ; le front est ceint d'un ruban coloré, nou4
par derrière et fixant le voile-filet sur le visage de la danseuse, tandis que
le bandeau blanc de la harpiste fixe le voile sur le visage et laisse libreg
les bouts par derrière. tJue typologie physique et un costume senablables
apparaissent aussi sur les illustrations d'autres livres de la méme époque,
Khawar-name de 1bn Ilustam, de 1480, et Khamse de Nez-dmi, de 14911

les deux provenant des ateliers de Chiraz 9°, L'inventaire de ta'archeo-
logic iconographique » fournit, à c8té des accessoires vestimentaires, defi

O. Galerkina, Iranian Miniatures of the fifteenth and sixteenth Centuries, Leningrad,
1973, M. 10; S. Maslenitsyna, op. cit., ill. 101; 0. H. Gluhareva, Gosudarstvennti Muzei 1skus-
siva Narodou Vostoka State Museum of Oriental Art, Moscou, 1978, ill. 73.

o O. F. A.kimusin et A. A. Ivanov, op. cit., p. 12 et ill 11-17, 26-27,
o O. Galerkina, op. cit., illustrations 6-10.
a° Basil Gray, op. cit., illustrations pages 105, 107; 0. Galerkina, op. cit., ill 2 et 3.

www.dacoromanica.ro



838 ALEXANDRA BELDESCII 8

éléme,nts de décor fréqueuts dans la période turcomane le tapis 5, motifs
koufiqu3s, le CaU3Sill à sarm3nt stylisé dans la manière toujours kontique,
le baildaquin 5, deux p3ates, 5, médaillons festonnés, A, réseau de derni-pal-
mottos et 1 borclures rayées, le décor du pavement ... (V. note 28).

La concision de l'image se fait voir aussi dans la représentation
laconique de la nature, au moyen des éléments principaux du jardin per-.
nu ici, les unités iconographiques spécifiquement tureomanes : les pl.&
schématisas, presque arides, les grandes touffes de fleurs 5, cinq pétales ,
l'arbrisseau fiend ou Parbre 5, charpente tripartie, le ciel or, le nuage-co-
mète blanc. Les couleurs, convention-nelles, sont en alternance rythmi-
que, conformément A une logique décorative de la surface de l'image,
commune A toutes les illustrations du manuscrit, L'éclat et Pintensité des
pigments opaques témoignent d'influences timourid.es 31.

Les miniatures du manuserit 101 transmettent une vision de Pes-
pace commune 5, toute la peinture persan.e des livres. Les teintes plates
éliminent la corporalité des personnages et toute suggestion de volume ;
la hachure des plis demeure un exercice graphique, qui ne trahit pas la
présence d'une anatomie. L'absence des variations de ton et de la perspec-
tive linéaire assure la bidimensionalité de l'image. Le ciel or, le pré vu en
perspective plongeante, comme le tapis, le coussin, la pièce d'eau et les
silos du baldaquin 33, la géométrie des personnages, la variation conven-
tionnelle des rapports dimensionnels entre les silhouettes humaines et les
plantes tout cela construit un espace symbolique, un f univers con-
ceptuel », d'après le mot de Basil Gray.

La peinture du. manuscrit 101 a réactualisé des expériences plasti-
ques du Chiräz du XIV ° siècle et memo de la peinture seldjoukide, tout
en conservant aussi quelques aspects iconographiques et stylistiques ti-
mourides. Parfaitement équilibrées dans leur composition linéaire et chro-
matique, les miniatures transmettent 9,n moyen d'un inventaire plas-
tique et iconographique réduit 5, Pessentiel une atmosphère magique
courante dans la peinture persane des livres. A l'encontre des créations
contemporaines de Behzad (V. note 8), oil s'impose le lyrisme de la vision,
la poésie d'un espace ample,Avégétation paradisiaque, les quatreillustrati-
ons du manuscrit 101 demeurent édifiantes pour la configuration picturale du
ChirAz de la fin du XV° siècle, pour son caractère provincial et conservateur.

La version du Divan de HAfez du manuscrit 101 se trouvant dans les
collections de la Bibliothèque de l'Académie de la R. S. de Roumania
ne se distingue pas par le luxe habituel des commandes royales. Man-
moins, Paspect extrêmement soigné de la calligraphie, des ornements et
de la peinture nous font le tenir pour une commando aux ateliers de ChirA'z
faite par une personnalité de la capitale du Fan. Le manuscrit ferait
ainsi partie de la catégorie des livres exécutés A Chiräz, où, dans la seconde
moitié du XV° siècle, travaillaient de nombreux calligraphes et peintres
aux services de commanditaires plus modestes que ceux de Phiérarchie
supreme 33.

al Marie Lukens Swietochowski, op. cit., p. 176.
32 Suzy Dufrenne, Les illustrations du Psautier d'Utrecht. Sources et apport carolingien,

Paris [1978], p. 199.
83 O. F. Akimusin et A. A. lvanov, op. cit., pp. 11-12; Marie Lukens Swietochowski,

op. cit., p. 178.
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CEOPHHH JIHTEPATYPbI H Ero 3HAIIEHHE

gJIFI PYMIDIHCROVI ItY.THITYPbI

RaT8.7II4HA BEJIHYJIECRY

B 1.641 rouy E MocHEe TIORB11310813 nepEoe usuaHue .11pcuo20e Bauy-
maHHoe HaH mHoroTomHoe, so upepEanHoe Ha nepEom Tome. BHOBB o6paTuE-
11111Cb H HM y E 1.642 rouy, mouaTeux oTHasanucL oT CTEXOB, aHaturreJmno

R0.111111eCTBO BR311011e1111131X cTaTeti, BLIBep11511 110 B0811021IHOCTII
npaBILTILHOCTL 8a1111CTB0BaBMIX TeHCTOB. apyummi, crpynnup0Basumeeff
npu napa, upeunpunHau usoluryio cEepHy: C ogHort cTopoHLT, HstatoBoit
epopmm no oTHoinenuio R coxpanuEmumcH erapmm pyHonucHm, C upyroft
conepntanEH, no oTHonieHmo RrpeliecHum E cTapocaaEnHcHum TICT0111.111RaM.
Hsganue oHasmEaeTcH, Tomas o6pasom, rymanutiecHum anTom B ysHom ~cae
m'oro caosa awrom HoccTanoBaemm TeRcTort, IfeRaMeEIFIblX B npouecce
nepenucHu 6aarouapn o6ptunemno IC ucTotnnntam, coagaHHum E nepuou
nosuHert AHTIfilHOCTII J11360 palmero CpegHeEeHoELH. Ho aRT 9TOT HOCHT ryma-
HucTuRecHllft xapaHTep H B mupoHom cmracge caoHa, u60 CTaBlIT cEoeit ue.irmo
HocnuTanue, mogeaupoBaHue J11111110CTII quTaTexa H caymaTeam 6aarogapH
ROHTELI{TY C penpeseHTaTunammu cTpaHugamu npeuniecutosamnux BeROB.

HOMO MOCROBORIle nagaHuH BlaIXOASIT ouHo sa upyrum C BlIellaTJ11110-
nwm puTmom: 8 B XVII salte,. 9 E XVIII B., It contaaemno, MEI He Hala=
ynaaaHula Ha ROJIRtleOTBO 11X E XIX sena. BosneficTEue namHTHInta Ha cospe-
meHHylo HyJrbTypy BecLma 811a1111TeJILHO, yEepsuoT Hac

,TAymaeTcH, OX(HaRO, '1TO He 6ypleT 118JITIMB1IM HallOMMIT13, Han BLIIVIIWIT
TaHott IIpo.nor" . )1(Jni Hanquoro las 365 uHeti roma (HanuHaH0 1 ceHTH6pH1)
co6paint xapaHTepHme Hopomme TeRcTIA, a limeHHo ouHo 11J111 ABa 7101811e01111-1
camm CBKTLIX B coxpanwnun, conpoEomnaemoe Hpantok nonecTyinuott, ami».
cTEoBaHaotk n nucaHut Tuna ApophiegMata _Patrurn, norniTemAnAm
CROBOM 11paccHasom us 6oraTetinaell HomieHnuu ,s,11y)lec" OTBOC311011XCH
nuaTmelo gema Mapum, cEHToro HuHonaH, CBSITOr0 reopruH Ho6euoHoma

T.11. T-ITeRme Ecayx IIponora" BO EpemH moHacTwpcHux Tpanes 11.7181 gama
B ocEsnneHmax mecTax npoisounaon. emegHeEHo; xacaeTcH 60a113IIIIIH-
cma alemana moueit, AJLII 1114X aTa nouxuHHaH aHummonegua JrrrepaTypu
COCTaBallaa 0811013E0n Hpyr ilTeH1111.

FIcTopuH 'cocTaBaeHuH °Ton aHummoneuuu natumaeTcH no HpaitHett
mapa ea 1151Tb 1:alma Jr.(0 110.11B,11e111111 mocHoncHoro Ragaimg. B ueHTpe, ofteuu-
Hm:1mm npocEeTuTeRen 118 CTyuuona, xapaHTepHom gliff EusamuticHott
Hy.TaTypEr, Ha npoTHHteHux XIXII 1:talcos 6mau cucTemaTusuposafim pas-
~lime HpaTHue krzx npocTpaHmae peuammu muaileoratcaHatt eBFITLIX

Rev. gtudes Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. 339-344, Bucarest, 1989
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arnorpatinin. CyHE6a Hpantnx )itnsHeoinicaumn CnmaitcapHil" pasBnBaeTcH
sarem B upHmon CBHBH C cygb6on Mimen": pacupeHeaeHHEie noHilam roga,
OHH impityanpyloT BMBCTO C riocejmeinimmn He CHOI:EMI/1MR, JIH60 oTHeab-
HO OT HHX. Ene B XIII J(moateT 6trrE game E XII) Beite Hpantne CHHait-
capim" 6Emn nepeBeHeHm (BO mHontecTEe pasanximax BapHawron) Ha cam:m-
m/11 R8LTR, Hpirgem Bcemy c6opiinity 6Emo npegrroc.ilaHo saraamie upegn-
CJIOBIDI: Ilpo.11or". HeitoTopm. e HB rpeHecHnx Bapnairroa CHHaitcapun"
6LIRH 06pa60TaHLI B CTHXOTB0pHOR CDOpMe HOJIHOCTLIO HMI HacTntmo. Co
BpemeHem H xapawrepHiiim 7/1/18HBOHHCaHIIIIM cTa1n O6aBJUITI, pasanymme
HOBBCTyDIELH HRH HopieHHH. TaitHe go6ameHria HOFIBJIFIIOTCH, B 011eHL Hes-
HEMITUMHOM Hoalltieme, yne B rpeHecHnx TeitcTax; HosHHee ii BurpeHaem
RX B 6oarapcitoti pyitomicn XIII Beim (pyTtornici, N9 72 H8 Aita)emmiecHott
6H6.7IHOTeRH CO(IMH), a TaRme H B pyccitort pYHOHHCH 1262 roga XJ13THOB-
CROTO moHacnapH.

ßpennetmne /03 coxpaHnsmnecH cmpocaaBmicitrix pyitorincen Ilpo-
aoroB", Heperincammix pymEmamn, HanippoTcH XIVXV BB.; B RX EsEnte
oTpantaioTcH aii60 pasakmaLie BUHTM icnitHo-caammatoro HsHoga, an60
pymEmato-cTapocaaromcimn H3B0,11, no cogeroitaHnio Hte OHH BHHCLIBMOTCH
B HaTeropmo upocaux ITpoxioroB", C MHHHMaJILHLIM HOJIMIBCTBOM Ao6a-
BaelleI, B BHIke Hparktitx paccHasoB, CB313£1HHLIX C HtfisHeonucaunamii CBHTLIX,
repon noTopmx OCTalOTCH aHOHIIMHLIMII.

B CBOeit pasBITIOrt cpopme moHymewraasimun BapHaHT 11pOJIOPOB/),
HocTerieHHo CR0714HBIHII2CH B HOCTOHHHO 06HOBJIHIOIHHXCH MOCHOBCHHX riepens-
AalinFIX XVII nena, BocxoHnT, HymaeTcH, B riepBylo oHepegE n claimant RIM-
CROA Pycn, npegraecTBoBaBionm MOCHOBCHHM crmatam. gear", itoTopyio
MUM nepe g co6ott opyHirrm, co6paianne B HBAaHHH 1642 roa maTepnami ns
pasHipmEix pyitomicHiax peHaitHnii, saitaioHaaaci, B TOM, 'IT06LI Hp0C.IMBHTL
Bezintylo Pycmo TO ecTE, 'yews Beer°, HoggepitHyTE BHaRTeJTLHOCTh
HUM HapCTBy1OILIBP0 CaMOTkep7101a, HogrBepgirm ripaBo Ha upecToa HOBOit,
TOJIBRO yitpeniminericH Himacum. 06pankaeT Ha ce6H BHHMaHHO o6mErp-
Hun naHernpEnt B Hem, MHxamira (DeoHopoiHria. Pyccitiin gap, HpHpaBHH-
BaercH R Epeimitm HapHm H

OnowzaTemHaH cDopma, cosHaHHaH yCHREIHMH MOCHOBCHHX nsHaTenen,
HEM:MOH, Halt MHe RaHIBTCH, °Boer° poga Hapazeamo B c4)epe Jurrepa-
Typra Be.mrieeTBeimomy R HenoBTopmmomy HaM5ITHHHy apxErreitrypia,
co6opy Bacx.inig Baameimoro.

B naarre esporiericiton JIHTepaTypLIsi c6ansnaa 614 MOCROBCHHO
.norn" (He sa6mBaH, pasymeeTcH, o pa:3,1.'1'1111.11x) C Gesta .Romanorum.
EzarogapH ..mHorosHaxurreammim goiroaHenimm ns cci)epia pyccHottn, Haim
ezaneacitoii Ry.Tnaypu, OTH npOJIOPH" CTaHOBSITCH Hem-mo Bpoge Gesta sla-
vorum, RCTaTH, B c6opHime He TWILHO WHOP° TeRCTOB CX0AHLIX O eEpoilett-
clam co6paHnem, no orpaHtemi H HBROTOpLIB 06IBIle-tIepTLI

MM He sHaem T011H0, normaMOCROBCHHe 148AaHHH HOHaJIH B pyltH pyMLIH-
CHRX HnTaTeReit. OHim sitsemmnip mecToro /113):kaHHH 1685 roma 61314

110/(apeH moHaemipio EncTpnila HO 0.1ITBIIHH moHaxom ns ROBIIH IlaHcHem,
B 1698 roHy coBepraimiimm nurominnecnto B Mocimy In hagie la Moseu".
HacTosugaH gem, ero HyTeniecTBna 6Liaa, HymaercH, crinsaHa c Ton CROIRK4
noxio.HEHon semi° gnuaomarrivecHnx HeperoBopos, HoropaH eBasEmaaa HBop
ROHCTaHTHHa EpLIHROBHHy C BOHHCTBBIIIILIMH BabILICJIaMH BeJIHROPO rkapH
lima I.
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13 HOHII8- XVII mama, Bora MOCHOBCIS08, negamHoe Hs;:kaime n0111J10
Emcmpmmuoro moHacmmpa na cemepe OJITeRHIT, pymmum ynte 81IaJTH
aorm BO MHOPHX mapmaHmax.

1021{110-CJI9RFIRCHHe BapHORTIII, O momopmx MR romopmam,
pYICOIIHCH BO mcex mpex mpyimmx MOJIA0B8, TpaRCHJILB8IIHRI

H Myeuïi. 3amellaTeabHme. neHmeam max Hanpmmep, myHTHHcmmft moe-
Bona Hgroe Eacapa6 HJIH moanamcmmil mmmponoamm AmaHacue Rpmmxa
BHCJIJI CBOH HenocpencmmeHHmit Erman B gem pa8MH021C8HHFI H HCITOJIMSOBW.
HMI smmx mapmaHTom. B 1520 roily, }coma ox nmcar Iloy-genme cmHy cmoemy
Teonocme", Hmroe Eacapa6 Balm ms 6H6JIHOTeIal moHacmpa H maxoe-mo
mpema gel:H.1(w' y ce6H wpm ms pyxonmcmax CHHCROB Hpoaorom" B xpamoit
io2xxo-caarixacitoti penammmm. H, ecam pyccxme npocmemmmeam, B Ham6o.ffee pas-
mepHymmx m mapmaHmax crpynnmpomaam pa8JIIVIEIBIe Tel{CTLI no Onsa, rocno-
gap:. HS ItypTH ;le ApgHtem crpynnmpomaa cxoxonle paccmashr JtIfl nopleumn
no udeax.

Itamman m13 1021{HO-CJT8BRIICHHX pegazimmti mpamxmx Ilpoaorom" 6mara
no mpatiHek mepe onHalmgm nepemeneHa H Ha Ham Hsmx, max 8TO nomasmmaem,
Haupmmep, pymonmcb II8 monacmmpn li0811FI OT 1675 ropa,
8118AHT7 sa cam, aem no Ilpoororom" gococPmen.

TJI pymhuicxxe IIpoaorx" mmmponoamma Moanomm, AococirreH, magaH-
Hue B 1.682-1.686 romax, Haemmalom O6Mt1HO "2-1tHTFIMH CBFITLIX", HCITOJIL-
aya TOMB°. onmo MB 8araammi4, munmcammax ammopom Ha }Tux Hepsoft cmpa-
Hume. Ha camom ;lere OHM onmaalom R nosmHirm rpetiecmmm mepcmgm CHHam-
<Apure', motopmm macomoo6pa6oman1ThIit MHTpOTIO3IIIT g06amma mamepmarm,
mogeptrnymme us loro-cnamfmcmmX nepepa6omox, ma npenlanyugmk pyminmitgx
nepemonom JImanse, mepoamno, e onHoro Hs MOCROBCIIHX msnaHmti, H8B8CTIIMX
emy no mpatiHefr mepe co mpemeHm nymernecmmlia m ItHem m 1684 logy. B Hatiaae
BTOpOlt gaCTH CBOHY 1,11pOJIOTOB ' COtivreft, nymaemca, mommemmmpyeT
go6amaeHmH H8 mapmaHmom, H8Aa111113IX B MOCIEB8t MITOPO CBFITIIX BLIXOAHT H
13. POCCHH IioiOEIHe, J. ..J Ho minir6 MX BMDIJI0 II me pymmne 7i saTem, npmmeng
mecmoaLmo mmar, oir Hponommaem: Ao6ammam mm °Iona 8TO coo6nkeHme,
ma6m e xomom mpemeHm ne. 8a61.iamcb comcem 8TH 6aarotrecmmmme oTgra. H
liOlít/88Tb IITO u ecex napoOoe (BogtL Hamm mm6mpaem rocuonr. pa6om
OBOIIX " npmmeaa mmmamy m mapHanme nepepa6omaHaom BeHmammuom
Rocmamm AZIITHSI CBFITMX" (Vietile sfintilor), Hamg, (gema6pb) 1811,

BOCITHHFITOM B mamom mmme xagaimem Hpoaoroa" 1854-1855 rr.).
TaRaR BO8MOMHOCTB mapmmpoman, conepmaHme Hpoaorom" II COOT-

BeTCTEHIE co mpemeHem H mecTom cosnaHma xapammepmayem Belo aBOMOL(1110
0,11pozoroa", eige co apemex BH8aHTHH. 13 caoemBapnarme ,Ilococjneft cocaarcH
max Ha csHmmax, =Imo p0HCA810TCH B Poccxx", Tax x !la gexy c o6py6aernuarax
pyxamx, nOtlb (Ipainlyamoro grie" MTH mammy mtntoaammylo ce6e raasa,

ocmpoma mom HasmammemBpnTauioi. PyMbIlICKHO Hpozorx ' BIJCTYII8.10T)
Tamed, o6paBom, maxt cmHspormee smeHo meatgy Bocmotmoft H Sananaott
Emponoti.

B BoxTke XVII. Beim pymmxcRomy IIHT818JI10 ymte 6iinr H8BeCTIII)I, max
ommemmaa, li oro-caamsmcmme m rpetiecmme mapmaHmm, mpammme HJIH passep-
Bymme nepenontemme B CTHXH II0JMOCTLIO, IlaCTEPIHO EJIJI coxpamaeinue npo-
sautieempo (Popmy. Ha 8TOM 43oHe ycnex y ny6ammn" MOCHOBCHHX rreqaT-
EMIX 118AaliHrL upeTkocTaBafteTca noucTlime aamegaTestmam.
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HoHamHume o6pasina rymaHmTHHecHoro HosponmeHHH Hepswmax CM1110-
OB TelICTOB, MOCICOBCHIfe HpoarorH" npHH.seHaioT, B TO »ce BpeMFI,

HHTepec npocTmx aioHeil, He TOMELHO B POCCM1, HO » y Hac. OHHaHo nocaeg-
CTBlieM Hx pacupocTpaHenHH cpeAH pyMIJFICHIIX HHTaTeadt oHasusaeTcH pac-
maneHHe eAHnoti Tnrn1IHOk cTpyHTypia c6opHHHa. I46o B coxpammunixcH
pyHonHcfix Hcex Tpex 60JILIMIX rpynn (rpynnm Hocxognmeti H moHacTrIpio
ElICTplIga B OJITell»11, ReIIIICHOIICTBy Pomana R Moagone TpaHCHJIBBELH-
CHIIM nepaffinm) neperuscHHHH licnaloHaioT (sa HeHoTopLimn penicHmH ISCHJ110-
118HIIHM») »MIMI CBHTLIX, paspyinaH TM cammm HOMI1081114140HHLItt cTepHteHL,

coxpaHmoT Ho6anneHmle npHTHH, nonecTynniu, nponoBegH, HoyHeHHH.
111TO me ItacaeTcH 8TIIX noc.neHHHx, To HaH yTnep2nHaeT onHH meamm cem.-
MAX upocneTHTezeti-HepenHcHHHos, OH» »8 6ofeb2uo2o (no)ti. HamH
H. B.) MOCHOBCH0r0 npoaora B8HT11", HO ROMy 611 RH flp»DITIOCI, BX 11»TaTb,
8HaTb Ammer', HTO OH» He CJI0B0 B C.710B0 nepeHeneHN Ha pymmicHH HUIR,
a MIMI° coxpantema, » 6es BCHHEX go6aBaermft" (13 TOM cmiacze, EITO B 1114X
He HneceHo HHHero OT HpoTecTaHmsma HaToammsma). Boma Toro,
maTepHaa, oTo6pammitt naH nepermcHH otieHr. cHopo TepHer cHoe nepHoHaHaab-
Hoe panteneHme no Haam neneaH H HpespEugaeTcH H c6opHHHH c HenocTosm-
HEIM conepHaHHem, Mellf1101141MCH B 88BlICEM0CT» OT BRyCOB nepenlictunton
saHasturnos.

B CBF18» C OTHM HosHHHaeT 1m:4 npo6aem:. CHOJILHO maTepHaaoH, Hs
OTOpLIX BHOCJNACTB1111 6131JI HpoHsHenceH OT60p, 8814MCTB0BLUI 118 pyccHHx

JasHaralft nepsollaHammatt pymmHcHlitt nepesoH (MI» nepesoma); H Haltom)
cooTHomenHe meHmy rpyrniamH yrIOMFIllyTLIX pymuHcHHx pyRonHceta (Boa-
monam, 11TO »X Timm game upeminnaeT Tpx); o6HsaHLI J11,1 MU pasaHHHHmH
B cpopmyaHpointax npH nepegaHe ogHHx /I Tex »ce HcTopHit noaHomy nepeHogy
Hma MUHL cpaHHemno C pyccHHm HBJIFleTCH JI» »CTOITHIMOM

JIWIHO8 HmeniaTeaLcTBo nepenHcHHHos WI» BO8MORCHO Be Hoczeg-
HHe npirmaa, HmecTe BBFITMe?

BoaLnioe HOJIIPleCTBO pynonHcett XVIII Heim,. munoHaionwx nepe-
pa6oT1y go6anaeHmax cDparmeHTos MOCHOBCHIIX IIponoron"., Hccaego-
Ban) Tem TpygHee, ITO camH 8T» )106aBJleHMI IIaTepHHoH", 118 118BeCTHLIX

.noyHemet, ,,,TIecTsmnA" HoaHa CHHaticHoro (CHHanTa), pomaHa Bap-
zaam E Hoaca(D" H Tan ume, pacnpocTpaHHHHcb H B 6onee paH1111X pymmi-
cHxx nepesogax, cAenammix no pyrHm »CT0t1HVIHaM maneynomfmyTiax
npoHsHeHemiti.

XapaitTepHoti mHe npegcTaHaReTcH 8B0J1101UIFI B xone nepenHcHH rqurrH
Bapaaama FIoacacpa", munotieHHEix H HpoaorH". HopfmoH 11 game

tifICJI0 811IX upHTH HocTeneHHo meHaeTcH, Tan RTO B HoHne HOHIA0B npH6sna-
ntaeTcH H HapHaHTam, etHe B nepHotA .HentepTH XVI Heim BH.111011eHHLIM HHroe
Bacapa6om H csoH IloyHeHHH", a Toone H pymmHcHoti cDopme, npvgaHHoil
sHameHHTomy pomaHy YHpHurre HacTypsaem HemHoro pasee cepeHHHIJ. XVII
Bella EJITI H BEHTM Tex »ce npHTH, pacnpocTpamitunumcH HesanHcHmo.

HeHoTopme nepenHcHHHH Bce Hte coxpaHmoT oTgeamible anHaHemm-
.caHHH CBHTLIX HpozoroH", B nepHylo oRepenr., noxonte, Te, HoTopmx
orgytqaeTcH 011J11311Mit mecTuNti HoHopHT H petm HHeT o 0061)11'11RX Ha pyccitoft
semae.

Ha npoTmneHHH XIX Bata HanaHHA 1-IpoaoroH" cTaHoHHTcH Bce
memane (xoTH oHH H He HcHesaloT concem), npmem pyHormcH samewnoTcH
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HocreneHHo netiaTHumu usuanusmu HaTepuxou", Hopietnift", Htwraft
CBFITLIX" T.. B cepegune XPX Bea pymbmcxze Hponoru" BBOBL nepenna-
saioT momeHT cuoero pacHueTa: B 18b4--1855 rouy B Hmonutom monacTupe
0H11 BLIXOAFIT Ha pymbmellom Hamm, xmpuminuelk, B rempex COaltaFILIX Tomax
(sa nepubim nocae)osaao HTopoe, CTOJIL ne aamegaTeabnoe usuanue, °Tanga-
ionme OT nepuoro ERBIL THTVILITLIM JIHCTOM). ROCTFIR BTOPO usuaumH TOT me,
TO xx B MOCHOBCHISX negaTralx usuanunx: maTepuaa, erpyrumpouatumft no

AHEM, OXBaTLIBaBT xpaTxue Mania CBFITLIX B u01103mRTOJIEHble Hsua-
'runt 118 Hfimga ucno.mayloT pyxonucu engcnoncTua Pomana, umnoJmeximie
no u eruuoti muTpono.uuTa BenuamuHa HocTam' Ha cupergeHum XVIII u XIX
Bums. Ho °Hu ucnosibsyloT u IIpoaorn" ,Iloco4)TeH Ronga XVII Helm It
BOCIIp0118130I1HT, ero, Truepxylenue )2(oco4rea o TOM, 11TO B Hancuoff
cTpaHe uOJDMILI 6L1TL Imecenbi i eTpaHugm, COOTBESTCTBy1011111e ee ucTopum.

HHmgexue upocueTwreau 110CBFBE9lOT CBOA Tpyn pyccuomy uapo Toro
HpemeHu, Tax Halt Pymbmcxue xrumecTua Haxouu.nucb Torua nog upoTexTo-
paTom, 11 C Hocxunkenuem OTBLIBalOTCH O pa6oTe MOCHOBC1111X BpyAIITOB ripoul-
aoro Hela. Ho oTHonieumo R ;Ix maTepwary min BeuyT ce6H enegylonlum
o6pasom:

Ha rpetlecxux Hall caamnicumx 6morpa411lt 01111 coxparmoT mum
Te, HoTowle xacaloTcH .umu yeamaemmx, npusHammix B nepenexTuse Houoro
xyaberypHoro HoHTexeTa; OCTaELFILIX upocTo HasbmaloT BO umeHu im uaHm
o6xouHT mo.rmaHuem. Tax me nociynaz co cHommu HCT0IIIIHICaM11 B murpono-
UIRT ococineti, TaH me HOCTyllaaH H MOCROBCHIle usuaTeau.

;lame B Bocnpousueuemmix 611orpa4mmx oTueammie TBISCTIS He COOT-
BeTCTBylOT TBRCTaM pyccxxx usuanuti, RoTopme MIA HMBEH nepeu masamu.
HHorua uanse Ha6mouaeTcH XXX samena orpbuntamm 118 Hpoaorou" AococineH,
BB MlIllerl" BEE 118 gi]yrux HCTOBHHROB.

K CO6CTBBIIHLIM umenitm, xoTopme TOJ113110 ynomanym (man conpo-
BoalueioTcH 119C110ELHIIMH onpegemlimMu, HO Be 6liorpa4me1i), /106aBallIOTCH
upyrue, CO0TBeTCTBy10114He 311160 umeHam ES pyxonucHbix CTapOCJIaBFIRCRIIX
tflIpoaoros", 3X1160 us Tpyga ,I(ocogneH.

HHorua maTepum, 8aHECTBOBallH11/1118 pyccxoro Bapuama, noc-
Tpoeu image, laTo611 nouimpliHrb Ty Hall imp° ugeio, HOTOpall cIIrraeTcH
Tenepb geHTpanbHoti.

ECJIH 6N0rpacInn1 o61rt1Ho coxpargaioTcH Hall HCRE1011a1OTCH, BTO 011eHb
peuxo cayqaeTcH Cnpumtta,.4m, noeecmpumuu, crweargu; HanpoTEH B °TOM
emblem ecTb ;tame nexoTopme uo6almeHua, umeranux FIBHO Heablo upoHe-
HRTL Hum E nouxpenuTb EX o6pasamu.

Itaambift pas, xorua OTO 1108130.111110T Hoptua COCTaBE5BH/1 Hpo-
aora", nomenunoTeH ucTopuu o moufix ilpeHmuxEpeMen,Ht1I8RI3 RoTopmx Tax
Hall image nepermeTanacb e ernecTuouaHnem pymbm, paccmaTpurtaembix Rau
egumiti Hapou, He BegpaR Ha Toruanmee paeue.neHue ua oTueamame rocyuap-
cTua. lIouo6nme 6uorp4mu morpT ccm.uaTbcH Ha eHa, coseprneHno oTcyT-
eTHylorque B pyCCROM TelICTO (Huxogum Ea THCMaHLI, HOaH HB Crlaubi, ,TIumu-
Tpue Bacapa6oH) HJ1H HononnliTb coo6nmu11g o zuHax, yme npricyrc'rnyio-
UriX co6paHnu (<1)11.JIod¡yreH, rpuropue ,t(exanoauT, Hapacmma).

Tau, BBOMITCH cosepmenHo Heo6xog11mme cueuenua o6 OCHOBaHHH Mo-
RacnapettR HoeTpoennu impRueft 6onpamu Rpatioum, A.nexcaH'upom o6pari

Bacunuem JIyrry; AeHTBELHOCTL BTEX xyabTypnblx genTpou 6bura. Hamm
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Ma Hoeft roro-HocTormott EHpormi. TaHHM o6pa8om BO Hpemeria, Horga pro-
Tpe6JMJIHCI3 Hoe BOBMOBUILle cpegcrsa IJT TOPO, rIT061,1 BOCHIMMTCTBOBEtTb
061BHIMBHHIO RHMHBCTB, cocTarmre.rm Ilpozora" rra HRmga r0B0pFIT

Bemne Harnett mama" HaH o egHHOM ge.11om, He rroggaromemar paageneHmo
ri)amaramH.

MHorormarmrear.Hmm HpegeTaBJMeTCH H TOT CDBHT, 'ITO HO mom:km:sarong
Bagarmio BO Bropoit no..voBBEre XIX Baca 6121.11H cgexamm tracTHImme pp-co-
Tmarme HorrHH HmeHHo B moHacTrape Itaggapymam, Home Byxapecra.

B xoge BeHOB Hp0.710111" BHHTLIBELJTH B ce6H norlecTHoHareabmAtt mare-
pHa.u, rcHTarsmnit mo6orm R HHHre trwraTexrett g cayulaTezeit BocTotIHOrt H
loro-HocrocrHott tracTHEBpormr. Ruarogapg cHoeo6pasHomy nogxogy H HHM,
TreperroggmtH, IrepermommH H rroagHee Hagarearr Hamgoro Hapoga Harc.nagm-
Harm Ha mix (Bee 6o.nee BBCTBBHHO no mepe ripH6.7mmemm R HoHeitmlim Hpe-
meHam) TreqaTr. OpHPHHaJILHOCTH, cu0006cTsysi Hepeo6pa8onaHmo BH3aHTHit-
cRoit mogum B pasawmme HarmoHaabHme Hy.irbrypHme mogemr.
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Chronique

SCIENTIFIC WORK OF THE INSTITUTE

June 1988 June 1989

I. STUDIES AND RESEARCHES COMPLETED IN 1988:

Loan Words from Modern Greek in Romanian after the 15th cent, and their Status within
Contemporary Romanian (Lia Brad-Chisacof).

The Contribution of the Romanian Principalities lo the Modernisation of the Greek Culture
(a collection of documents ) (Cornelia Papacostea-Danielopolu).

Sources of the Mediaeval Law in South-Eastern Europe (L. Marcu)
Historical Literature of the Romanian Society of the 15th and 16th cent. and Byzantine

Culture (T. Teoteoi).
Published books : Gh. I. IonitA (in collaboration with A. Petrie) Contemporary Historg

of Romania, handbook for the lOth form, Bucharest, Ed. didacticA i pedagogicA, 1988.
Constantin Brancoveanu, Bucharest, Ed. Academiei, 1989, a collective book to which

there contributed as follows : Al. Dutu, Brancoveanu's Cultural Model ; Daniel Barbu, Brilnco-
veanu's Art. Time, Signs and Space Structures ; A. Pippidi, Brdncoveanu's Letters lo Lord Pa-
gel. An Episode of the Anglo-Romanian Relationships.

Val. Al. Georgescu and Emanuela Popescu-Mihut, Wallachia's State Organisation 1785-
1782 critical edition, Bucharest, Ed. Academiei, 1989.

The Assan Brothers' State and Uprising, Bucharest, Ed. Stiintifien 1 Enciclopedien, 1989
(coordinated by E. StAnescu. From among the Institute's members there contributed studies
E. Stfinescu, T. Teoteoi, N. S. Tana*oca).

Forme et nomenclature des outils dans le SudEst de l'Europe, Paris, 1988 (coordinated
by A. Guillou ; Zamfira Mihail participated from the Institute for the Romanian issues).

Al. Dutu, Notes and Comments on Dante's Divina Commedia, G. Co§buc's Romanian
Version in G. Co§buc, Selected Works, Bucharest, Ed. Minerva, 1988, volume 8.

La révolution française elles Roumains, Ia0, 1989 (coordinated by Al. Zub), a volume
to which from among the Institute members there contributed : Cornelia Papacostea-Danielo-
polu, The Impact of the French Revolution on the Romanian Culture through Greek Texts and
A. Pippidi, L'accueil de la pensée philosophique française du XVIII. siècle dans les Principautés
Roumaines.

A. Pippidi, introduction to The Colleded Letters lo N. lorga edited by P. Turlea, vol. III,
Bucharest, Ed. Minerva, 1988.

Studies and Articles Issued in Periodicals within Romania :
Gh. I. Ionitn, The Historic Signification ctnd the Consequences of March 6 1945 in "Me-

morille Sectiei de White Istorice", Academia R.S.R., Seria /V, tom X;
In a one-subject number of "Cahiers Roumains d'études litteraires s 3, 1988, there con-

tributed articles Cornelia Papacostea-Danielopolu, Eros dans la littérature phanariote des Prin-
cipautés ; Al. Dutu, L'amour unificateur ; A. Pippidi, Amour el société. Arriére plan hislorique
d'un problème littéraire.

D. Barbu, L'art du portrait en Valachie a l'époque de Constantin Brdncoveanu, RRH, 4,
1988; Idem, Le triomphe du sériel : le ntodde artistique de l'époque de Brdncoveanu et sa diffu-
sion an XVIII. siécle, RESEE 4, 1988; Idem, Brdncoveanu's Style and Wallachian Art of the
18th cent, AIIAI 2, 1988. Lia Brad-Chisacof, The Language of Tudor Vladimirescu's and Ale-
xander Hypsilantis Revolutionary Proclamations in RESEE, 1, 1988; Idem, Historical Remarks
on Some Verbal Endings of Modern Greek Origin, in RESEE, 3, 1988.

Rev. Rtudes Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. 345-349, Bucarest, 1989
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Olga Gicancl, 1816 The History of This Beautiful Country Romania, in "Magazin
Istoric".

Al. Dutu, Mircea Eliade's Explorations in the Imaginary, in "Viata Romilneascil", 12
1988.

A. Ghlatii, L'activité culturelle et politique des Roumains en Dobroudja d l'aube de l'in-
dépendance, In "Analele UniversitAtii. Seria Istorie", 1988.

Eugenia loan, Vuk Karacliid, 200 Years since His Birth, in Romania, UNESCO, 1,
1988.

Zamfira Milian, Les termes pour métier d tisser. * en perspective etnolinguistique sud-est
ewvpienne, RESEE, 3, 1988. .

Paraschiv, From the Activity of the National Conunittees of Balkan Collaboration, in
"Revista romitnA de studii Internationale", 1, 1989.

A. Pippidi, Aux débuts des relations roumano-athonites, RRH, 3, 1988; Idem, How a
Periodical Was Set up 60 Years Ago, in "Ramuri", Craiova, 5, 1989.

E. ScArldtoiu, If po6.4e.ob: 6aizzatzwocozo cy6cmpama cimesuicsux sabasoe, in "Romanosla-
vica", 1988; Idem, Le méglénorozunain parlé i en Dobroudja. Evolution et perspectives, RESEE,
3, 1988.

Elena Siupiur, An Unedited Document on the Appointment of Michael Eminescu as a
School Examiner, in "Transilvania", 1989; Idem, Eminescu's Places, in "Transilvania", 4,
1989.

C. VAtisescu, Les denominations des parties de l'instrument aratoire en roumain et en
albanais, RESEE, 3, 1988.

For the 6th Congress of SouthEastern Studies, RESEE has prepared a special num-
ber, 1-2, 1989.

In the publications from abroad the following were issued :
Al. Dutu, Les débuts de la reception : modele ou dialogue? In: Réception de la littérature

francaise en Roumanie. Oeuvres et critiques », Tiibingen, XIII (1981) 1; Idem, Pouvoir des
Habsbourg et peuple rownain au XVIII' siecle, in "Unité et diversité de l'époque des Habsbourg.
Etudes sur le XVIII° sikcle", Bruxelles, 1988; Idem, Printed Culture and the Revolution for
the better in the minds of the people, in "Mentalities", Hamilton, vol. 5/2, 1988; Idem, Esprit
révolutionnaire et image de l'Europe dans le SudEst de ['Europe d la fin du 18' stecle et au
debut du 190 sitcle, in Region, Nation, Europe. Actes du colloque internatiOnal organisé h
Besan9on, Paris, Les Belles Lettms, 1988.

II. COMMUNICATION SESSIONS

One Subject Debates:

March 1989: Theoretical Aspects of the Last Decades' Research on the Romanian-Otto-
man Relationships. Professor Gh.. I. IonitA (as a coordinator), I. Matei, M. Mehmet, C. Fene-
gan, C. Paraschiv and M. Maxim (The Department for Philosophy and History);

June 1989: Romania's Contribution to Speeding up the Conclusion of World War II in
SouthEastern Europe. Coordinator Professor Gh. I. Ionitd. Associated Professor N. Ciachir
(The Department for Philosophy and History), Dr. Gelcu Maksutovici (The Museum for National
History of the Socialist Republic of Romania), C. Iordan, V. Harmuz, St. Wen.

Extraordinary Meetings

November 23, 1988: 70Years from the Fulfillment of the 1918 Great Union. C. Ter-
dan, The South-Eastern. Context of the Fulfillment jot' the Great Union of 1918. ; Eugenia
loan, 1918 Within tlze Context of the Romanian-Yougoslav Literary Relationships ; Auca Ghiatd,
The Romanians' Fight for Political Unity and the Ottoman Empire's Position ; Dr. N. *. Tana-
soca, George Murnu a Propaganda Maker in Favour of the Romanian Cause (Paris, 1917 ,
1919); D. Barbu, New Interpretations Regarding the Romanian Athonite Relationships al the
Beginning of the 16th cent. ; Dr. A. Pippidi, Wallachia, Moldavia and Poland in 1684. A Diplo-
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matte Mission ; Dr. L. 1Vlarcu, Punishment Within the Mediaeval Law of the Southern Slays ;
Dr. Elena Siupiur, The Social Forces and their Implication in the Formation or the Balkan
States : the Intelligentsia ; Dr. C. Paraschiv, A Political Approach : The Unction Issue ; Lia
Brad-Chisacof, The Romanian-Greek Literary RelatiO nshtps in the Last Seven Decades.

G. Ordinf ry Communication Sessions :

The annual session now organized in the honour of the 25 years since the coming into
being of the Institute (July 5, 1988) : Professor Dr. Docent Sanda Ghlinpu, vice-Rector of the
Bucharest University, Greeting Speech ; Professor Dr. Oh. I. Ionih, Director of the Institute for
South-Eastern European Studies, Opening Speech ; Dr. Elena ScArlAtoiu, The Balkan Romanity :
Linguistic Landmarks ; Dr. T. Teoteoi, A Forerunner of the Byzantine Historiography :
nus Marcelinus ; Anca Tanasoca, The Ethnic Character of the North Western Vlachs ; Dr. N. S.
Tanasoca, "Torna, torna fratre * the Balkan Romanity ; Dr. Cristina Fenesan, Again on Mi-
chael the Brave's Presence at Wrsej (1594) ; Daniel l3arbu, Cretan School or Venetian-Cretan
School? Terminology and Methodology in the Study of the SouthEastern Painting of the 16th
cent. ; loan Matei, Several Problems Concerning Local Autonomies in the Ottoman Empire ; Dr.
L. Marco, The System and Legal Nature of "The Law for the Trial of the People" ; M. Mehmet,
The Ottoman Legal System ( Kanurmarne ) as a Agent of the Orgcmisation of the Balkan Area
(Several General Observations ; ) Emanuela Popescu-Mihut, The Reflexion of the Internal Auto-
nomy of the Princial Power in Law and Historical Texts of the Phanartot Period ; Dr. Olga
Cicanci, Is Zallony's Work a Historical Source? CAtAlina VAtAsescu, French Travellers in South-
Eastern Europe at the Beginning or 19th cent. Dr. A. Pippidi, On Iendchild yddirescu's Activity ;
Dr. Cornelia Papacostea-Danielopolu, The Teaching Progranune of the Princiarg Academies in
the .Research Work of the Institute for SouthEastern Studies ; Lia Brad-Chisacof, Linguistic
Remarks on. a Newly Issued Edit ion of 0/c/ Romanian Theatre ; Dr. Lidia Demény, Culture and
Art with the Southern Slays in Modern Times ; Lidia Simion, Renovelating Social-political
Thought in the Work of lonicd Tdutu and Eufrosin Poteca ; Anca Ghiattl, Dobrudja in the
Romanian Historiography of the 19th cent. ; Dr. Zamfira Mihail, Ethnolinguistic Research Work
Relying on the Hasdeu Questionnaire ; A. Sanda, Some Considerations Regarding the Political
Parties in Serbia in the Interval 1900 1918 ; R. PAiusan, Parties and Political Groups in Yu-
goslavia Up to 1914; C. Iordan, The Apertures and Limits of the Balkan Collaboration ( 1920
1930 ) ; St. Vilcu, Some Aspects of the Economic Co-operation of Romania with the Socialist
Stales of South East Europe (1965 1988 ) ; Eugenia loan, The Literary Relationships between
Romania and Yugoslavia within the Context of the Contemporary South-east European Research ;
Elena-Natalia Ionescu, The Evolution of the Turkish Novel between 1860 and 1922; Dr. V. Hor-
muz, Romania and the Relationships between Greece and Turkey in the Latest Decade ( 1978
1988 ) ; Professor Dr. Gh. I. IonitA, The Balkan Countries Foreign Affairs Ministers Reunion
(Belgrade 24-26 February 1988) an Important Event of the Contemporary History. The
papers were published in volume 5 of the series Researches on the South Eastern European
History and Civilization, Bucharest, 1989.

October 1988: A session dedicated to the commemoration of 10 years since the death
of Professor Mihai Berza, the first director of the Institute for South Eastern European Studies
founded in 1963. Virgil CAndea, Secretary General of the AIESEE and Al. Dutu evoked the
personality of Mihai Berza and his activity in the domain of South-eastern European studies.
Two papers were delivered by A. Pippldi, The Chronology of Demeter Cantemir's Works and
N. S. Tanasoca, Byzantine Humanism, Romanian Humanism.

The research group of South-east European Studies under the leadership of A. Pippidi
had several meetings from among which let us recall : December 1988 Olga Cicanci presented
a report on the First Congress of the Hellenic Diaspora (A.thens-Montreal April 1988 and on
a Congress held in Corfou (May 1988) while Mehrnet Mustafa reported on the Congress of Tur-
kology held in Ankara (September 1988). Daniel Barbu set up the debate Time and Society
in South Eastern Europe the 17th 18th centuries where he contributed the main communi-
cation. Other papers belonged to Al. Dutu, A. Pippidi and in the discussion intervened Elena
Siupiur, E. StAnescu, $t. Andreescu, CAtAlina Velculescu, N. S. Tanasoca, Emanuela Mihut,
Cornelia Papacostea-Danielopolu.

III. PARTICIPATION IN SCIENTIFIC REUNIONS :

Professor Gh. I. IonitA delivered several papers on subjects linked to the Great Union
of 1918 in the scientific seminary of Modern and Contemporary History of the Department for
Philosophy and History (October 1988) on several symposia organized in Lugoj and Figet, on
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a symposium organized by the Romanian Academy in Alba Iulia, on another organized by the
Ministry of Culture in BacAu by the department of Philosophy and History and the "N. lorga"
institute (November and December 1988).

Let us enumerate the main sessions in which the Institute members held communica-
tions

The national session of the Museum for Folk Technology (September 1988), Zamfira
Mihail, T,he Romanian Popular XooIs Considering the Answers Lo the Hasdeu Questionnaire.
Session on the Romanian Academy (October A988), Zamfira Alihail, A New Work Attributed to
,Nicolae Cornmeinorating session Constantin BrAncoveanu at the Romanian Academy
(November 1988) Al. Dutu, La pllture roumaine 4 l'époque de Constantin Brttncoveanu .et
contexie sud-est europée.n and A. Pippidi, Constantin Breincoveanu as a Diplomat. T,he Pitesti
County Museum (November 1988), D. Barbu, Chancellor loan ,Novocea and the 2595 Crusade.
Session of the Curtea de Arges Museum (November 1988), D. Barba, The ,Painting of the Prin-
cely Court in Arges. Stylistic and Historical Landmarks. The Golesti IViuseurn Session, D. Ba.rbn?
Un.edited Documents on Iordache Golescu's Family.

The scientific se,minary of ,moderu -and contemporary history of the Department for
Philosophy and History (November 1988) : C. Jordan, The States in South.Eastern Europe
and the Romanians' Great Union 1918.

A 'Symposium for the commemoration of C. BrAncoveanu (The High School for Informa-
tics, Bucharest, 1988 November) : Eugenia Joan, The Image of C. Brancovecuuz in the Litera-
ture of the Balkan Area.

The session of the Romanian Academy Library (November, 1988) : Corzielia -Papacos-
tea-Danielopolu, Scarlat Mavrocordat's Concern for Books and Zamfira Mihall, The ,News Diffu-
sion in the Five Decades of the 29th cent, according to the Manuscripts of the .Roinanian Academy
Library.

The anniversary ?symposium dedicated to the completion of 70 ye= since the fulfill-
ment of the unitary Romanian State of the teaching staff of the Prahova countY (Dece,mber
1988) : Auca 011iatA, The Role of the Romanian People in Ow National War ,for ,Liberatiou ond
Sovereignty in the Perfection of the Romanian ,National Unitary State (1918).

The Romanian Society Sor ,Byzantine Studies (March 1389) : D. Barbu, The Iconoclas-
tic Movement and the Set-up of the Byzantine Theory on the Image ; (Mai 1989) : N. $. Tana-
soca, Byzantizun and the Founding of the Metropolitan -Church of Wallachia.

The Association of Romanian -Slavists (April 1989) : N. S. Tanasoca, loan L Bogdan's
Collected Letters lo George Murnu.

The Conc,ept of ,Revolution in the European Culture Round Table coordinated by AL
nutu and Irina Bklescu within th,e framework of the Symposium dedicated to the EicentennarY
of the French Revolution and organized by the Department of Foreign Languages of the
Bucharest University (May 1989) : A. Pippidi was also present.

Aldous Huxley arid the Music round table organized by Iosif Saya at "Teatrul Mic"
of Bucharest (May 19$9). Participant : AL Dutu.

The Danube and the Black Sea in the History of the Romanian People. The 7th Sympo-
sium on the subject (Constants, May 1989). Professor Gh. J. Ionitti, l'he Romanian Initiatiztes
and Contributions to the Establishment pf o Good-neiphbour Atmosphere, Cooperation and Nuclear
and Chemical Desafectation on ,South,-Eastern Europe in the Nicolae Ceausescu Epoch ; C. Pa-
raschiv, The Set of the Under-sea Cable ConstantaConstantinople.

The annual session of the National Patrimony in Piatra Neamt (June 1989) : Al. Dutu,
.8001t History <aid Romanian National Consciousness, opening speech ; D. Earbu, A Supplement
to the Romanian Academy Library Catalogue of Greek Manuscripts ; Zandira Mihail, The L'Flg
Sheets" Written in Romanian in the First Decades of the 19th cent.

Laboratory for Ottoman Studies (June 1989) : Anca GhiatA, Eminescu and Dobrudja-
A symposium for the study of tbe etymologies of the Romanian language (Institute

for Linguistics, June 1989) : Lia Brad-Chisacof, Several Issues concerning Greek Etymologies
in Romanian and Romanian Etymologies in Greek ; Zamfira Mihail, The Etymology of Several
Terms from the Field of Mining ; CàtAlIna VAtAsescu, Cabef's Etymological Studies. Some Asp.ects
Concerning Romanian.
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IV. ACTIVITIES ABROAD

International Scientific Reunions

For the acts of the First Congress of the Hellenic Diaspora held in 1988 there have also
sent contributions Lia Brad-Chisacof, Remarks on the Greek Language in the Romanian Princi-
palities 16th-18th Centuries ; Cornelia Papacostea-Danielopolu, La diaspora grecque des Prin-
cipautes Roumaines et l'éclosion de l'idéologie moderne.

In the symposium held in Melk in Austria within the framework of the "Donau Festi-
val" (5-9 July 1988) Al. Dutu delivered the paper Imagologie et relations culturelles dans la
zone danubienne.

Within the 12th Congress of the International Association of Comparative Literature,
Munich (August 22-27, 1988) Al. Dutu chaired a session and read the paper Grinunelshausen
and Dimitrie Cantemir. From Pastime Literature to Fiction.

To the Freiburg Congress of Aromanian language and literature L. Marcu sent his paper
Winter customs in the Meglenia area.

Within the 4th International Congress of Turkology held in Istanbul (September 1988)
M. Mehrnet delivered the paper The Echo of the Liberation Fight of the Turkish People in the
Romanian Press (1919 1923 ).

To the Symposium The Evolution of Social Life in Macedonia (Salonica 1988) Olga Ci-
canci sent the paper Netv Data on the Macedonian Greeks Partaking to the Social Life of the
Romanian Principalities (17th 18th cent. )

Within the Romanian Cultural Days in the German Democratic Republic (December 1988)
organized by the Leipzig University, A. Sanda delivered the paper Romania and the Balkan
Collaboration.

Study and Documentation Travels

Study travel to USSR : Zamfira Mihail (3 2 4 December 1988). Documentation travel
in the GDR : A. Sanda (1-20 December 1988) and Lidia Simion (June-July 1989).

Cdtalina Vtit4escu
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EUGEN STA.NESCU

La disparition du professeur Eugen StAnescu est une lourde perte
pour l'Institut d'études sud-est européermes et pour l'histonographie
roumaine contemporaine. DM le début de sa caulk.° et jusqu'au moment

a été foudroyd par une mort inattendue, il a donn.6 des contributions
substantielles A, la connaissance de Phistoire médiévale roumaine, de
l'histoire byzantine, ainsi qu'à la recherche de quelques aspects importants
et complexes de Phistoire universelle. Directeur adjoint des Editions de
l'Acadénue, après la création de l'Académie nouvelle, ensuite rédacteur
en chef de la revue d'histoire Studii », entre 1959 et 1963, maitre de
conférences A, la Faculte d'Histoire, A, partir de 1949, et chef de section

l'Institut des études sud-est européenn.es qu'il a diiigé après la mort
du professeur Mihai Berza, jusqu'en. 1985, Eugen Stanescu a pris une
part active, jusqu'au dernier moment, au Conseil scientifique de l'Institut,
A la Société roumaine d'études byzantines, aux séances du Comité de
rédaction de cette revue. Il a participé Ai de nombreuses réunions scien-
tifiques, à tous les congrès d'études sud-est européennes où il a donne)
des communication.s unanimement appréciées ; il vient de disparaitre
seulement quelques jours après son retour da VP Con.grès International
d'Etudes sud-est européennes qui a eu lieu A, Sofia. Le distingué historien
a été membre du Parti Communiste Roumain dès sa jeunesse, lorsque le
Parti avait été mis hors la loi. Le professeur prenait avec enthousiasme
l'initiative des séries de publications ou d'amples tiavaux ; il a colla-
boré, ces dernières artnées, à l'ouvrage collectif « Problèmes fondamentaux
de l'histoire et de la civilisation sud-est européenne », en abordant avec
compétence des questions des plus importantes. Le professeur a donné
des cours sur Phistoire médiévale devant plusieures séries de jeunes, parmi
lesquels se trouvent maintenant de spécialistes réputés ; il savait capter
leur attention et les provoquer à fouiller les documents et les grands
textes. Son éradition imposait, sans &raiser le jam() qui s'attachait rapi-
dement 6, celui qui s'avérait 'Ore un maitre : lecteur de textes classiques,
il aimait le dialogue et il partageait exec générosité ses idées au cows
des séances de communications ou en discutant sur des thèmes qu'il avait
propose) lui-méme, parfois N l'improviste. Sa vivacité intellectuelle est
rest& intacte jusqu'au dernier moment. C'est cette image d'un esprit vif

homme qui jouissait de prestige non pas seulement à cause de son
Age, mais surtout A. cause de sa présence active dans une historiographie
.en plein essor que nous garderons toujours dans nos &curs.

Glz. I. Ionifd

Rev. gtudes Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. 351-352, Bucarest, 1989

Nécrologie
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I COST1N MURGESCU I

A la fin d'un &A sec et torride nous a quitté un des plus distingués
rncrabres de l'Aca démie des Scien.ces Sociales et Politiques, un intellectuel
qui jouissait d'une autorité reconnue et qui savait allier l'esprit de fin.esse
A, la gentillesse de eeux qui sont devoués aux valeurs de la civilisatior
humaine. Membre correspondant de l'Académie Roumaine, directeur de
l'Institut d'Economie Mondiale, Costin Murgescu a été un reputé profes-
sour qui exerçait son métier naturellement, car il aimait dialoguer et
transmettre son expérienee que le &bat enriehissait sans cesse. Le pro-
fesseur été doubld d'un auteur qui praait une attention. particulière A,
la valeur littéraire du discours. Ses livres con.sa crés à l'histoire économi-
que ou aux phénomènes contemporains eomme son ouvrage sur Ricardo
ou 'Le Japon dans l'écon.omie mondiale' possèdent le charme d'une
écriture qui reproduit avec vigueur la chasse faite aux idées, le plaisir
de découvrir une voie vers un avenir meilleur, l'inédit d'un comportement
ou d'une aspiration. Le professeur a publié, d'ailleurs, un 'Carnet de voyage'
d'une lecture attachante. Il avait commencé de faire parattre l'oeu-
vre qui l'avait préoceupée au long des années : 'La marche des idées éco-
nomiques chez les Roumains' Mersul ideilor economice la romdni, ler vol.,
et qui devait comprendre trois volumes. Ce ne sera pas la seule
oeuvre importante roumaine qui n'arrivera pas A, sont but ! Mais personne
ne saura reconstituer cette fascinante histoire en partant des coordonnées
adoptées par le professeur qui déchiffrait dans cette marche l'évolution
d'une civilisation. Sa place dans le comité de rédaction de cette 'Revue'
ne sera jamais remplie, ear le professeur possédait le don unique des ency-
elopédistes et de ceux qui dissipent sans efforts la stupidité ou l'imposture.
Son intelligence vaircra la dent du temps.

Alexandru Dufu
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Comptes rondos

LA RÉVOLUTION FRANCAISE ET LES ROUMAINS. Impact, images, interpretations.
Etudes A Poccasion du Bicentenaire publiées par Al. Zub. Ial, Universitatea Al. I. Guza,
1989, 454 p. (Les Roumains dans l'Histoire Universelle, IV, 1)

e L'impact d'un événement de l'envergure de la Revolution Française sur un sutra
espace géopolitique et ethnoculturel comporte un intéret à part et la tentative de la &finis
sous de multiples angles, meme d'une maniere incomplete ou provisoire, est bienvenue. Deux
siecles apses et A la suite d'un si grand nombre d'études, on s'attend peut-etre qu'une pareille
tentative propose un bilan. Celui n'est pas le cas. Préoccupés de rendre compte, autant que
possible, du sort d'un corpus d'idées dans un milieu different par rapport a celui de son emer-
gence, les auteurs ont préféré identifier des themes d'un intéret plus large et jeter des sondes
révélatrices dans une direction ou dans une autre... Nous avons eté interessés non seulement
par la période révolutIonnaire, avec son impact plus ou moins direct, mais par tout Pintervalle
depuis 1789, c'est-A-dire la carriere des idées révolutionnaires dans la société roumaine, leur
ride dans la renaissance morale et politique de cet espace, les distorsions et les modalités d'assi-
milation, des elements spécifique,s produits au contact avec les idées en question s. Ces jalons
mis en vedette par le coordonnateur du recueil d'études publié A Iai, Alexandru Zub, rendent
compte de l'effort d'une équipe de distingues historiens d'embrasser aussi bien les trois pro-
vinces roumaines, que le laps de temps qui s'est écoulé depuis 14 Juillet 1789. Les informa-
tions sont abondantes et les interpretations tres nuancées, le lecteur ayant à sa disposition
un ample registre de données et idées luí permettant de comprendre et d'évaluer les différents
aspects d'un phénomene historique majetw. Le coordonnateur du volume a choisi comme titres
sous lesquels il a groupé les etudes, les aspects les plus saillants du phénomene : 'Societe et
resurrection', 'Protagonistes, colporteurs, voles', 'Accueil et diffraction', 'Images dans le temps'.
Une note sur les auteurs fournit les informations nécessaires pour mieux connaltre Pactivité des
auteurs qui ont elabores les 23 etudes réunies dans ce volume qui marquera une date dans
Phistoriographie rotunaine et favorisera une meilleure saisie de la diffusion du message révolu-
tionnaire français.

En effet, la snodernité de l'approche, sensible aux recomandations de la `nouvelle histoire'
-et du comparatisme contemporain, assure it ce recueil une audience plus large que celle formée
par les dix-huitiemistes ou les spécialtstes de l'époque révolutionnaire. Alexandru Zub a desire
dormer une certaine resonance philosophique it cet anniversaire qui marque, dans la culture
roumaine, les débuts d'une nouvelle serie historique : à l'autre bout de la these d'un Pompiliu
Eliade, qui it la fin du siecle passé, affirmait que la Revolution Française a 'créé' les f on-
dements de la Roumanie moderne, les auteurs contemporains nous patient d'un événement
qui a 'restructure' une longue tradition et qui a imprimé une nouvelle orientation A un mouve-
ment de pensée et de la vie politique. C'est le premier mérite de ce volume qui ne réduit pas
l'Impact A une rencontre qui aurait et* le coup de foudre pour une société patriarcale, mats
qui récapitule des attitudes mentales tres significatives, puisqu'elles parcourent un registre
qui va du refus violent A Paccuell plein d'espérance. C'est surtout le troisième volet du volume
qui favorise la vue d'ensemble du choc et de son histoire, de Phnportance de l'événement et
du rille de la longue duree. Andrei Pippidl récapitule, dans ce iens, la penetration lente des
idées françaises au 18e siècle, pendant que Pompiliu Teodor parle de la rencontre qui a en lien
entre l'esprit de la revolution démocratique et le mouvement politique des Roumains de Trail-
sylvanie ; le docteur Pavel Vasici (évoqué par Grigore Ploesteanu), le penseur politique de
Moldavie, Ionic& TAutu (évoquit par Liviu Burlec) ou le chroniqueur de Bucarest Dionisie
l'Ecelésiarque, candide victime de la propagande anti-française (évoqué par Ludan Bola)
offrent tous des 'cas' exemplaires completes par le 'cas' mental propose par Soria Antohi qui,
-en poursuivant la relation utopie-révolution, accorde la place qui lui revient A la fusion de
l'action et l'imaginaire et s'arrete au moment enlist/slant, Paimée 1848 qui partont en Europe
a masque la reprise des representations d'un drame historique prestigieux transmises par le
truchement d'un discours idéologique et de la fete révolutionnaire.

L'approche comparatiste enrichit nos connaissance,s sur les voles de communication et
es facteurs gut ont facilité l'accueil des hides et formes révo/utionnaires. Une evocation d'urc
Itémoin des événements révolutionnaire,s et qui devait enstilte représenter la France dans les

:Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. 353-365, Bucarest, 1989.
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Principautés Roumalnes, Constantin Stamati (Ecaterina Negruti) est suivie d'une récapitulation
et reconstitution des intermédiaires grecs (Cornelia Papacostea-Danielopolu), polonais (Venia-
min Ciobanu) ou de provenance diverse en Transylvanie, mieux informée parce que directement
impliquée dans les campagnes anti-francaises : Nicolae Szab6 signale des écrits jusqu'it présent
inconnus, pendant que Ladislau Gyémant parle de la propagande impériale et Victor Neumann
de l'intérèt des intellectuels de Banat. S'y ajoute une longue analyse de la traduction d'un dis-
cours de Carnot vers la fin du 18e siècle (Nicolae Liu). Retenons les conclusions de l'étude de
Cornelia Papacostea-Danielopolu qui s'arrète è quelques personnalités importantes, comme
Démètre Catargi et Rigas, Pan. Codrikas ou Daniel Philippides et souligne la place de choix
que la Moldavie et la Valachie ont occupé dans le cadre du mouvement d'idées de la diaspora
grecque.

Le premier et le dernier volet de volume nous offrent de bréves synthèses sur la politi-
que de la France dans le Sud Est de l'Europe (Leonid Boicu), la relation entre orientation vers
la France et résurrection roumaine (Dan Berindei) ou entre les idées de la Révolution et la
modernisation de la société roumaine (Gheorghe Platon) et des réflexions sur l'influence de la
Révolution sur les structures de la société roumaine, en partant d'un Mémoire rédigé en 1807
(Dan A. LAzArescu). L'irnage de la Révolution est retrouvée dans les journaux roumains du 19e
siècle (Mihai C. Dorin), dans le discours historique de l'époque de la renaissance roumaine (Al.
Zub), dans les manifestations occasionnées par le premier centenaire de la Révolution (I. Sai-
zu), dans les attitudes cristallisées dans une .année tragique, 1939 (Stefan Lemny), dans Phis-
toriographie universelle accueillie en Roumanie (Stefan Lemny). Le recueil se termine par un
excellent bilan d'Al. Zub qui passe en revue les relies historiographiques de quelques aspects
fondamentaux, comme : s Esprit francais * et Lumières roumaines, le Romantisme roumain
et 'la marche de la Révolution', l'esprit critique (reconstitué par Al. Zub dans une synthèse
récente), Nicolae Iorga en tent qu'adepte de l'évolutionnisme organique, et les `nouvelles dé-
marches' de la première moitié de notre siècle.

Ce volume documenté à souhait et sensible aux approches récentes offre au lecteur une
riche substance capable de reconstituer l'histoire d'un cas s et, it travers lui, une image plus
riche de la culture européenne. Le lecteur découvrira lui-mème les rapports entre élite désireuse
de connaltre les dernières nouvelles et une masse attachée aux valeurs qui avaient assuré sa
résistance face à l'opression, entre aspiration vers la liberté et contraintes de la conjoncture,
entre image de l'Europe éclairée et le pays qui semblait avoir atteint les objectifs esquissés par
les protagonistes des nouvelles idées politiques. II va sans dire que la France a commencé,
partir de ce moment, de polariser l'attention des intellectuels roumains. Le volume paru à Ia41
nous restitue une étape décisive historique et le contexte mental d'un dialogue qui n'a pas
cessé de s'amplifier.

Alexandra Dula

ROBERT J. W. EVANS, Das W erden der Habsburgermonarchie, 1550-1700. Gesellschafi,Kuliur,
Insiiiutionen, Hermann B6hlaus Nachf., Wien, K61n, Graz, 1986, 472 S.

Die als 6. Band der Folge Forschangen zur Geschichte des Donauraumes" heraus-
gegebene Arbeit von Robert Evans untersucht die Ursachen die zum Aufstieg der Habsburger
gefiihrt haben. Wie es bereits der Untertitel andeutet, handelt es sich dabei um eine umfassende
Art der Betrachtung eines äusserst reichen und komplexen Gewebes, das Mr die Habsbur-
gerländer" und die Habsburgermonarchie" kennzeichnend ist. Mit gutem Recht hat der
Verfasser diesen Bezeichnungen den Vorzug gegeben; da der Begriff Osterreich" In seiner
Hinauserweiterung fiber die politischen und diplomatischen Beziehungen zwischen der Dynastie
und dem tibrigen Europa irrefiihren kann. Auch die Vermeidung der Bezeichnung Habsbur-
gerreich" soli jeglicher Verwechslung mit dem Heiligen R6mischen Reich Deutscher Nation"
vorbeugen. Obwohl sich der Verfasser keinesfalls die Darstellung eines ausfährliehen Bildes, son-.
dern bloss eine umfassende Einfährung zum Ziél gesetzt hat, schiliesst seine Arbeit trotzdem
eine wichtige Dicke in der einschlägigen Fachliteratur. Die Darstellung weniger geläufigen sozia-
len und geistigen Bereiche bietet tatsächlich ein umfangreicheres Erklärungsmuster und trtigt
ebenfalls zur besseren Kenntnis der Habsburgerpolitik vom Westfälischen Frieden bis zum Tode
Karls des VI. bei, die von Oswald Redlich in seinem bekannten zweibändigen Werk (Die Welt-
machl des Barock 1648-1700 und Das Werden einer Grossrnachl 1700 1740) ausfährlich ge-
schildert wurde. Evans' Untersuchung zeigt uns vor allem.wie die Welt des Barock" den Weg
der asterreichischen Armee zum Werden einer Grossmacht" aufgrund wencher, von den knei-
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sten bisher erschienenen Arbeiten unberäcksichtigten Elemente, vorbereitet hat. Dieses förderte
auch die dreifache Gliederung des Textes, wenn auch das Thema des Buches keine isolierte
Betrachtung erlaubt und die politischen, sozialen und kulturellen FtWen, die ein ziemlich sta-
biles Gemeinwesen gewoben haben, nicht von einander getrennt werden diirfen.

Allem zuvor sei dem Verfasser die nuancierte Darstellung der Gegenreformation in
Mitteleuropa als besonderer Verdienst angerechnet werden, u.zw. umso mehr, als es sich um
einen gelungenen Versuch, der die Hauptlinien des weitgehenden historischen Prozesses be-
schreibt und analysiert, handelt. Gegenreformation und die sie begleitende sozio-5konomischen
Vertinderungen werden auf sokher Art und Weise geschildert, dass sie den Rahmen fiir die
Neustrukturierung der Machtverhältnisse und die Entstehung neuer Verhaltensweisen erkMren
und darstellen können.

Als chronologische Grenze seiner Untersuchungen setzt Evans das Jahr 1550, das dem
Beginn einer anhaltenden, äusserst komplexen Ubergangsphase, die von den europäischen His-
torikern gleichzeitig als friihmodern" und spätfeudal" angesehen wird, entspricht. Die Habs-
burgerländer boten dabei ein besonderes Gebiet für den eberschnitt und die miteinander Ver-
flechtung der modernen und der feudalen Zeit. Wiihrend des 16. Jahrhunderts waren Renais-
sance und Protestantismus zunächst die dominierenden Strömungen, die der Macht der Habs-
burger und der damit verbundenen eigenen Souveränität iiber diese Gebiete einen wesentlichen
formellen Anschein schenkten. Ebenfalls trugen Renaissance und Reformation gemeinsam dazu
bei, ein weitgehend tolerantes und einheitliches kulturelles Klima ins Leben zu rufen. Mit
gutem Grund behauptet Evans, dass sie auch den Höhepunkt einer jahrhundertealten Entwick-
lung der Intergration" mit sich gebracht haben. Demzufolge wurden die Habsburgerländer
im manieristischen Zeitalter (1550-1600) zu einem wesentlichen Träger der europäischen
Kultur. Diese Zeit, die sich durch Rafinesse und Hunger nach Wahrhaftigkeit, den Htihepunkt
der Gelehrsamkeit und Virtuosität ausgezeichnet hatte, trug schon sowohl auf materiellem als
auch auf geistigem Gebiet den Keirn des Niederganges in sich. In Mitteleuropa, wo diese Strif-
mung erst so spat zu voller Bläte gelangte, war es auffällig, dass die soziale Grundlage keines-
wegs auf materiellem Gebiet gesichert war. Dieselbe Feststellung kommt auch auf geistigein
Gebiet zur Geltung, da es weder zu einer erfolgreichen Synthese, noch zu einer Verteidigung
der alten Einheit des Christentums gekommen ist. Die Unzahl von Flachtlingen von den Fana-
tismus aus dem iibrigen Europa verdeutlicht ebenfalls die Feststellung, dass die Tage dieser
Strdmung schon zu Zeiten Rudolfs des II. gezlihlt werden konnten. In den letzten Jahren des
16. Jahrhunderts verschlechterte sich im fibrigen die Lage im gesamten Raum de,r Monarchie.
lJnter den Umständen, die sich durch steigende Preise und existenzbedrohte Märkte kennzeich-
neten und eine Krise tiber Unternehmer und Renters brachten, wurde Druck auch auf
die Masse der kaum in der Renaissancelandschaft vertretenen Bauern ausgefibt. Demzttfolge
standen immer mehr die verschiedenen Interessen in Konflikt miteinander, so class eine dau-
ernde wirtschaftliche Solidarität kompromittiert wurde. De,r 1593 ausgebrochene TiArkenkrieg
brachte tnit sich nicht nur Enttäuschung und ungeordnete Verhältnisse, sondern auch wirt-
schaftliche Depression. Was aber die Wirtschaftskrise anbelangt, hebt Evans mit gutem Re,cht
hervor, dass ein Konsens fiber deren Beginn und Ausmasse ziemlich unerreichbar scheint.
Die Gegenreformation entsprach eher einem Symptom denn einem Anlass der tiefgehenden
materiellen, sozialen und geistigen Krise, die 1600-1650 die Habsburgerländer stark heim-
suchte. Stetige Konfrontationen gab es auf drei verschiedenen Sozialebenen : zwischen Adel
nnd den Biirgern, zwischen Adel und den Bauern, zwischen Hochadel und den tibrigen Privile-
gierten. Den Städten ist es nie gelungen, sich eine rechtliche Grundlage zu verschaffen, um
den im Spätmittelalter einsetzenden Handelsaufschwung zu bewältigen. Und wenn die Städte
nach dem Ausbruch des Dreissigjährigen Krieges in einen tiefen Schlat versunken sind, sollte
dieses eigentlich einem wahren, untriiglichen Grund zugeschrieben werden : sie waren länger
nicht mehr biirgerlich". Der durchschnittliche Bewohner einer Stadt wurde mehr oder weniger
zum Bauern, lebte in ständiger Angst, dass sich in seiner Stadt die nächste kaiserliche Garnison
niederlassen ktinnte. In der Ordnung des 17. Jahrhunderts gab es tatsächlich nur wenig Ramn
liir die Städte, die auch nicht genug fähig waren, um auf nationaler Ebene selbst eine politi-
sche Rolle zu spielen. In gleichen Masse waren sie nicht unabhängig genug, um ti,ber einen
autonomen Status zu verftigen.

Der zweite soziale Gegensatz, jener zwischen Herren und Bauern, verschärfte slch auf-
grtmd einer Verringerung der Geldrente und des entsprechenden Zunehmens der zwangsweisen
Arbeitsleistung (Robot in Ungarn, Biiiunen und Osterreich) sowohl in Form der Feld- ala
auch Hausarbeit. Dazu wurden auch die in Form vom Naturalien (weltlicher Zehent, Neuntel
von der Getreideemte) eingehobenen Zahlungen erh5ht. Die Einsclulinkung der ländlichen
Bewegungsfreiheit wird vom Verfasser den drastischen Bevtlikerungsverlusten durch den Tiir-
kenkrieg von 1593 1 606 und den Dreissigjährigen Krieg zugeschrieben. Tatsächlich haben diese
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Kriege und die hohe staatliche Besteuerung die wirtschaftliche Depression verstiù.kt und die
ländliehe Gasellschaft auf ein tieferes Niveau hinabgedrlickt.

Eine stetige Konfrontation bestand auch zwischen dem Hochadel und den librigen Pri-
vilegierten. Die auf die Dauer aufgrund der sozial-Skonomischen Entwicklung hervorgebrachte
Kaste von Aristokraten hielt in ihren Händen nahezu alle politischen Strange und arbeitete
im allgemeinen eher mit als gegen den Souverän. Die Hocharistokraten erfreuten sich in der
expandierenden Organisation der Stände eines politischen Gewichtes dessen Gewalt es ihnen
ermaglichte weite Kontrolle auszüben und die Beschlagnahme mancher wehrloser Kirchen-
gliter durch geschickte Spekulationen wiihrend der unsicheren Zeiten an sich zu bringen. Dies
führte dazu, dass einige Karrieristen (Karl Lichtenstein, Zdenak Lobkowitz, Franz Dietrichstein,
Martinitz und Slavata) ihre eigenen Familien auf die höchsten Sprossen der Leiter zu hieven
mochten. Die Einrichtung eines Erbsystems aufgrund des Kontinuitätsprinzips im Innehaben
von grossen Giitern sicherte dann den Triumph der Hocharistokraten.

Solche innerhalb der Stande wechselnde Machtverhaltnisse haben das zeitweilige Gleich-
gewicht zwischen Hochadel und Monarchen erschiittert. Die auseinandergehenden Interessen
der Hocharistokraten verursachten aber zur gleichen Zeit den Abschluss von neuen Biindnis-
sen : auf der einen Seite wandten sich die Stande der katholischen Kirche zu, auf der anderen
aber lehnten sich Hochadel und fiihrender Klerus an die Dynastie an. Die von diesem Macht-
verhaltnis bewirkte politische Krise erwies sich als Katalysator fiir eine neue Einstellung, die
die Unentbehrlichkeit der Habsburger an den Tage kommen liess.

Evans' Meinung gemäss verdankten die Habsburger ihre Rettung eben ihrer eigenen
Schwäche, sowie der nach 1620 angenommenen Allianz mit der neuen Aristokratie. Auch die
Erwahnung mancher Krisenerscheinung (13öhmischer Aufstand, Bauernaufstände usw.) musste,
derselben Auffassung nach, die Entstehung und Festigung der herrschenden Allianz rechtfer-
tigen. Der Staat der Gegenreformation trat unbarmherzig den Unruhen von unten entgegen
und lancierte die Kampagne, um die geistigen Stiitz,en des Widerstandes mit Hilfe des Adels
und der katholischen Kirche zu unterdriicken. Die von ihn unterrtommenen Vorstòsse waren
gegen das Bildungs- und Druckereiwesen gerichtet, fiihrten aber auch ein System von Kon-
trollen ein, das von den Geistesschaffenden und von den unteren Schichten Konformität er-
zwang.

In Gegensatz zum librigen Europa setzte die Gegenreformation erst mit Verspätung
im Habsburgerreich ein. Nach 1648 erfreute sich diese Strömung der uneingeschrankten Unter-
stiitzung der Kaiser, die ihre Aufnahme in Mitteleuropa auf einer stabileren Grundlage ermög-
lichte. Die lange Regierungzeit Leopolds des I. entsprach ihrer Bliltezeit, in der kirchliche
und weltliche Macht eine neue Form der Einheit schmiedeten. Tatsächlich handelt es sich um
einen Extremfall, in dem geographische, sprachliche, kulturelle und politische Hindernisse
Aussert schwer zu liberwinden waren. Evans sieht eben darin auch den Grund dafiir, dass die
Drichtung der einheitlichen Kirche fiir das Habsbugerreich in der Praxis nur unvollstan-
dig gelang. Diese Tatsache sollte sich aber nicht negativ auf das Entstehen einer europaischen
Grossmacht unter Leopold I. auswirken, da seine Grundlage dafiir breit genug war.

Mit gutem Recht schildert der Verfasser die 1650-1700 erfolgte Konsolidierung der
Habsburgermonarchie aufgrund der Laming verschiedener Religions-, Kirchenorganisierungs-
und Zentralverwaltungsfragen. Tatsächlich muss man Evans die richtige Einschätzung der
vom expansiven Kaiserhof gespielten Rolle als Instrument einer gleichsam absolutistischen
Herrschaft im friihmodernen Europa zum Verdienst amechnen. Das Gegenreformation betrei-
bende Osterreich gilt als das deutlichste Beispiel fiir die Art und Weise auf der die Wertma13-
stäbe, die die höfische Umgebung des Souverains fiir sich vereinnahmte, die Gesellschaft als Gan-
zes verändern können. Das Gesellschaftssystem wurde in stärkerem Ausmass unbeweglich und
intolerant und stellte auch einen MaBstab dar, an dem die anderen Lösungen im ilbrigen
europa verglichen wurden. Aus den vier Fallstudien (die österreichischen Erblande, Böhmen,
Ungarn und das Deutsche Reich), die die Geschichte der Konsolidierung der habsburgischen
Herrschaft darstellen, ergibt sich folgende Schlussfolgerung : im 17. Jahrhundert war Osterreich
weder eine Nation, noch ein politisches Ganzes, sondem ein funktionierendes Gleichgewicht
zwischen dem Innernationalen und dem Internationalen.

Besondere Aufmerksamkeit schenkt Evans der Anatomie der katholischen Gelehrsamkeit)
sowie der Magie (wie z.B. dem Kompromiss nait der gelehrten Magie, dem Angriff auf die Magie
des einfachen Volkes). Das letzte dem Universalunternehmen gewidmete Kapitel, u.zw. iiber
die Aufnahme aller Nichtkatholiken in die römisch-katolische Kirche, iiber die religiösen
nen, regt das Interesse de g rumänischen Lesers besonders an. Diesbezöglich seien uns aber
zwei Richtigstellungen gestattet, u.zw. :

1. In der Zeit der Gegenreformation bildeten die Rumaiten nicht bloss die Hälfte (wie
es auf S. 298 heisst), zondern fast 2/3 der Bevölkerung Siebenbörgenss
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2. Am 27. Marz 1697 hat die vom Metropoliten (und nicht Bischofen, wie es bei Evans
steht) Theophilus einberufene Kirchenversammlung (Synode) der orthodoxen Glaubensgenossen
aus Transylvanien lediglich die prinzipielle Union" mit der römischen Kirche in Betracht ge-
nommen. Die effektive Union erfolgte erst ara 7. Oktober 1698, als der Metropolit Athanasius
Anghel und die Mehrzahl seines h6heren Klerus' (38 Erzpriester) die von der römisch-katholi-
schen Kirche gestellten Bedingungen angenommen haben. Kaiserlicherseits wurde die Union
durch zwei Diplome (das sogenannte erste leopoldinische Diplom vom 16. Februar 1699 und
das sogenannte zweite leopoldinische Diplom vom 19. März 1701), die den Status der grie-
chischkatholischen Kirche, ihres Klerus' und ihrer Glaubensgenossen regelten, bestätigt.

Wir schliessen uns dem von Evans ausgesprochenen Wunsch und es set hervorge
hoben werden dem auch erreichten Ziel an, dass sein Buch ein Plädoyer far die durch den
folitischen Akt der Gegenreformation begiiiistigte Einheit, die als charakteristische Kultur
beschrieben wird, ist. Mit Evans' Buch wird dem Leser eine äusserst griindliche, zusammen-
f assende Arbeit, die neue Standpunkte und Betrachtungen bringt, in die Hand gelegt. Last
but not least, ein Lobwort för die hervorragende, alien Nuancen Rechnung tragende Obersetzung
von Marie-Therese Pitner.

Cristina Fenoan

MARIA KOWALSKA, Ukraina w polowie XVII w.w relacji arabskiego podr6inika Pawla,
syna Makarego z Aleppo, Warszawa, 1986, 120 p., 23 ill., avec résumés en russe et en
anglais.

Ce qu'il est convenu d'appeler l'école polonaise des etudes orientales a donne tant de
preuves de sa brillante vitalité qu'il serait désormais superflu d'en faire l'éloge. La collection
dont le livre que nous signalons forme le trente-troisi erne volume, embrasse des domaines
aussi divers que la langue amharique, les fouilles archéologiques d'Ugarit, la culture chinoise
médievale ou les problemes politiques du Bangladesh. Cette ampleur de preoccupations suggere
experience acquise grace A une tradition ininterrompue depuis sept décennies.

Le Rihlat Makarijus, c'est-A-dire la Description du Voyage de Macaires, ceuvre de Paul
d'Alep (1627-1669), e,st un journal exceptionnelleinent riche et précis que l'auteur tint de
1652 A 1659, années durant lesquelles il accompagna son père, le patriarche Macaire III d'An-
tioche, à travers l'Asie Mineure, puis, awes un séjour à Constantinople, en Moldavie, Valachie,
Ukraine et Russie. La partie de cette relation qui traite des pays roumains a été plusieurs
ois traduite en roumain (dernièrement par Marie-Mathilde Alexandrescu-Dersca Bulgaru, dans
Cd1cliori sträini despre ronittne, VI, Bucarest, 1976). La version franeaise des deux pre-
mières années, jusqu'A l'arrivée A Kiev, en juillet 1654, est également due A un savant rou-
main, Basile Radu, l'auteur de la meilleure etude des manuscrits et des traductions de cet
ouvrage remarquable (Paris, 1927). Une ceuvre de Macaire, l'Histoire de la Valachie en arabe,
traduction d'une version gre-que de la chronique roumaine de la mottle du XVII° siècle, a été
découverte au Liban et retraduite en roumain par Virgil Candea (s Studiis, 23, 1970, p.
675-692).

11 n'existe pas encore d'édition intégrale de l'original du Rihlat Makarijus. Du texte
édité par B. Radu, Mme Kowalska a choisi le chapitre intitulé «Le pays des Cosaques », en
le completant par le recours au manuscrit de la B.N. de Paris. Elle en donne la traduction
en polonais, dilment annotée et précédée d'une introduction. Une carte permet de suivre le
déplacement des voyageurs vers le nord-est, entre le passage du Dniestr à RAszków (le 10
juin 1654) et le depart de Putywl, ville qui se trouvait alors A la frontière russe (le 20 juillet
1654). Ce texte peut etre justement compare aux renseignements fournis sur la meme region,
soixante ans plus töt, par le diplomate autrichien Lassota (cf. l'édition de L. R. Wynar et
Orest Subtelny, Habsburgs and Zaporozhian Cossacks. The Diary of Erich Lassota von Steblau
in 1594, Ukrainian Academic Press, 1975).

Le principal intérét de ces pages se trouve dans la description du paysage monumental
que les historiens de l'art sauront interpreter. Par exemple, à Maiikewka, on s'arrete au cha-
teau du hetman Marcin Kalinowski, à Trypol sur le Dniepr sont mentionnés le chateau et l'é-
glise, à Wasylkew on admire un portrait du patriarche Théophane de Jerusalem et d'autres
travaux des peintres d'ic6nes ulcrainiens qui imitent les maitres europ dens et polonais e. La
description de Mares monuments religieux tels que le monastere Pieczerski, le Sobor Us-
penski avec ses fresques, Sainte Sophie de Kiev avec ses mosaIques, etc. représente un témoig-

www.dacoromanica.ro



358 COMPTES RENDUS 6

nage littéraire de premier ordre que l'illustration du livre, par un choix très soigneux et réflé-
chi, reléve, en lui ajoutant une dimension visuelle

Autre aspect qui devrait retenir notre attention : à comparer attentivement la traduc-
tion polonaise de ce fragment du texte et la traduction en roumain censée étre la plus corn-
plète, on s'aperçoit gull y a encore des passages concernant la Moldavie et la Valachie qui,
parsemés au cours du récit sur l'Ukraine, ont échappé aux éditeurs de la série des Càbitori
strdini. Parfois, les identifications proposées par Mme Bulgaru doivent étre corrigées. Par
exemple, elle attribue au prince de Moldavie Basile Lupu la fondation d'un monastère à Stucz,
sur la rivière Stucza (op. cit., VI, p. 297). Or, il s'agit en réalité d'un sanctuaire autrement
important, celui de la Ste Trinité de Hustyn, prés de Pryluka, sur la riviére Udaj,
méme qui a donné son nom a la chronique Gustinskaia et qui étant déjà fondé en 1622,
fut reconstruit après un incendie s avec l'assistance du prince moldave *. La traduction du
passage suivant est plus détaillée qu'en roumain : s Celui-ci fit preuve d'une énorme largesse,
il accomplit leur prière, il leur offrit tant d'or qu'ils lui en demandèrent. Au retour de Moldavie,
ils élevérent le monastère à l'endroit présent * etc.

Ajoutons que le palais de Kalinowski n'était pas à Krasnopol mais à Malikówka. La
somrne payée en 1650 par Basile Lupu pour le rachat de chacun des magnats polonais pris en
esclavage par les Tatares ne fut pas de vingt, mais de quatre-vingts mille zloty. La suite du
passage a été ma comprise. Le sens en est rétabli dans la traduction polonaise : s L'espoir de
Basile s'est montré illusoire et l'aide prétée à Kalinowski et A Potocki lui a rapporté la colère
de Chmielnicki et son expédition contre lui parce que ces deux-là, quand ils furent revenus de
leur captivité en leur pays avaient fait la guerre contre le hetman et les Cosaques. DOA avant
le siége de Suceava, le vaillant Tymosz (Chmielnicki), leur livrant bataille, avait tué Kalinowski
et beaucoup de Polonais avec lui *. La traduction roumaine rend * mendiants * par orphelins
(op. cit., p. 298).

On pourrait citer aussi d'autres passages négligés ou trop rapidement traduits dans le
tome VI des Caldtori. En quittant la rive droite du Dniestr, les voyageurs emportaient sune
croix dorée, exécutée sur notre commande en Moldavie * (le 10 juin 1654). Ailleurs, il est ques-
tion des 5000 cosaques qui ont accompagné le patriarche Théophane en 1619 au cours de sa
route entre la frontière de la Moldavie et leur pays et l'ont reçu ensuite avec de grands hon-
neurs * (cf. op. cit., p. 291). Au sujet de la treve polono-turque de 1621, on note que s la
ville de Chocim fut remise aux Polonais, quoiqu'elle ait appartenu longtemps au prince moldave *.
A propos de Janusz Radziwill, on n'oublie pas d'observer qu'il était *le gendre de Basile,
prince de Moldavie *. A Miastirdwka (le 13 juin 1654), se trouvaient 12000 soldats, sous les
ordres d'un colonel, *pour garder les confins entre les Polonais, les Moldaves et les Tatares
Lorsqu'll compare le traitement reçu de la part du hetman cosaque et l'accueil que les Rou-
mains avaient fait A Macaire, Paul d'Alep remarque : 'Les princes de Valachie et de Molda-
vie se sont conduits autrement, car ils occupaient eux-mémes la place d'honneur, tandis
qu'lls pla eaient le patriarche au second rang (le 21 juin 1654). A Wasylk6w, le 25 juin, it
écrit dans son journal : *11 y avait tant de cerisiers, de pruniers, de noyers et de vignes
conune nous n'en avions plus vu depuis notre départ de Moldavie s.

11 ne s'agit pas seulement de glaner de tels détails, qui ont cependant leur prix, dans
les souvenirs du voyageur, mais de retrouver à travers un texte exotique l'image des confins
de l'ancienne Pologne (sujet fascinant étudié récemment par le colloque international de Lille).
Ce travail minutieux et documenté rendra service et pourra fournir un modèle.

Andrei Pi ppidi

P. M. KITROMILIDIS, `Ickcaro; MoLat684 (Joseph Moesiodax), Athènes, 1985, 396 pp.

On dispose A présent, grAce au travail de Paschalis M. Kitromilidis, de la première mono-
graphie consacrée A Joseph Moesiodax, cette éminente personnalité de la vie culturelle du
Sud-Est européen à l'époque des Lumières. L'Avant-Propos du livre, tout en offrant un apereu
de l'historiographie grecque et roumaine A ce sujet, met nettement au jour l'ensemble de
formation actuelle concemant cette personnalité. Ses renseignements, l'auteur les a recueillis
en Gréce et en Italic. Pour ce qui est de la présence et de l'activité de Joseph Moesiodax dans
les Pays Roumains, P. M. Kitromilidis précise que les seules données auxquelles il puisse se
rapporter sont celles puisées dans quelques travaux des spécialistes roumains (notamment dans
ceux d'Ariadna Camariano-Cioran), mais 11 pense que les bibliothèques et les archives de Bou-
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manie, qu'll n'a pas eu l'occasion d'explorer, seraient susceptibles d'un supplement d'informa-
bons A meme d'étayer ses hypotheses.

L'Introduction'du livre, sous-titrée Bibliographie et Sciences sociales *, reprend quel-
ques-unes des preoccupations antérieures de l'auteur, qui survole, pour ainsi dire, les courants
idéologiques des XVIlle et XIX e siècles (surtout du XIXe siècle), avec un regard special quand
il s'agit des méthodes de recherche employees par les etudes biographiques, en l'espece par
l'étude de la biographie de Moesiodax. L'auteur annonce suss' son intention de mettre l'accent
dans les chapitres suivants de son livre sur l'apport de Joseph Moesiodax au développement de
la pédagogie hellénique.

L'ouvrage de P. M. Kitromilidis comporte deux sections, chacune de plusieurs chapitres,
complétées par une vaste annexe s, reproduisant d'importants fragments de l'oeuvre de Moe-
siodax. Les six chapitres de la premiere section (p. 33-164) sont intitulés de fa eon éloquente
comme suit : Té tircocrra xp6vta (Les minks ignorées) ; 'Epc0Caurrac (Impulsions) ;
Ilpocrzréktcç (Labeurs) ; 'H KpIal (Réflexion) ; 'Entuovij (Tenacité) et Ti Gawp% xpdvax
(Les dernières années). A travers ces chapitres sont étudies les divers aspects de la vie et l'ac-
tivité des Joseph Moesiodax, aussi bien dans les Pays Roumains (où il est né, probablement
en 1730, et où il mourut, en 1800 A Bucarest), qu'au au cours de ses multiples peregrinations
qui devaient le mener A l'Académie Athonite et k Smyrne, en Italie, *). Vienne, en Hongrie,
etc. Par des recoupements minutieux, qui mIrent A profit le moindre renseignement récolté
soft dans les differents ouvrages de Moesiodax, soit dans les ètudes qui le mentionnent (surtout
ceux de C. Th. Dimaras, A. Camariano-Cioran, A. Anghelou, etc.), ou bien en dépouillant
quelques documents conserves par les bibliotheques d'Italie, P. M. Kitromilidis a fini par jeter
un jour plus clair sur certaines étapes peu connues de la vie de Moesiodax, par exemple celle
de sa première jeunesse.

Si l'on peut considérer connues les grandes lignes de l'activité de Joseph Moesiodax
dans l'intervalle de 1765-1776, pendant lequel il enseigna A l'Académie princiere de Iasi, on
celle de la période 1777-1797, où il lit ceuvre d'enseignant A Bucarest (connaissance dont nous
sommes redevables it l'étude d'Ariadna Camariano-Cioran consacrée A Pactivité de ces écoles
roumaines d'enseignement supérieur), les lacunes ne manquent pourtant pas. Or, P. M. Kitro-
rnilidis s'occupe aussi de répertoirier ces lacunes documentaires, par exemple cello relativ aux
années 1756-1759. Sa rigueur scientifique se &gage aussi du Iait que IA OA la preuve satis-
faisante fait défaut, il préfère ne point s'avancer au-dela de ce que représenterait une hypo-
these raisonnable. Toutefois, ses propres investigations aux archives et bibliotheques italiennes
lui perrnettent quelques precisions dans le genre de celles qui se rapportent, par exemple, et la
periode d'étude de Moesiodax A Padoue, dans l'intervalle 1759-1761. Certains travaux parus
A Venise tendent A corroborer ces precisions.

La seconde section du livre comporte six autres chapitres, A savoir : 'Apxcdot xat vs-Al-Rau
(Les Antiques et les Modernes), '0 Motat634 taç tincrrillinvexç (Moesiodax en tant qu'homme
de science), 'H Ireaccycaytx-1) axicirn (La péclagogie comme critique sociale), HoXtuxi) ux6tin)
(Sa pensée politique) (p. 167-226), completes par l'Epilogue de Kitromillidis (p. 227-234)
et ses Notes (p. 237-277). En citant de longs paragraphes tires des ceuvres de Moesiodax,
P. M. Kitromillidis &gage les theses novatrices de l'écrivain dans les domaines péclagogique et
philosophique, des sciences exactes et autres. Le penseur se dresse contre les méthodes désu-
Ates de l'enseignement philosophique, en soulignant la grande importance des sciences positives,
des mathématiques avant tout, pour la modernisation de la pensée philosophique. Cet apport
original du lettré enrichi de ce qu'il a emprunté aux Antiques, ainsi qu'aux érudits grecs du
XVIIle siècle, dans le contexte de l'épanouissement des Lumières, est mis en lumière avec bon-
heur et competence par l'auteur de la présente monographie.

Notons, parmi les nombreuses contributions de P. M. KitromillIdis A. une meilleure
connaissance de la riche personnalité de Moesiodax, celle relative A la pensée politique de
celui-ci. U s'agit lA d'un aspect que les autres chercheurs qui ont étudié cette éminente figure
n'ont regardé qu'en passant. Or, Moesiodax était un bon connaisseur des systèmes politiques en
vigueur it l'époque dans divers pays ou cites (Suisse, Pays-Bas, Venise, etc.). En tant que tel,
le lettré penchait pour l'absolutisme éclairé et nouvateur. Suivant un intéressant point de vue
de P. M. Kitromillidis, Moesiodax se plaeait dans la ligne de pensée des novations phanariotes
qui se font sentir en Valachie avec le regne du prince Nicolas Maurocordato. II semble meme
que Moesiodax estimat possible la réforme de l'Empire ottoman dans un sens bénéfique pour
les peuples de la Péninsule balkanique.

Pour finir, dans son Epilogue (p. 227-234), P. M. Kitromillidis met en lumiere la contri-
bution de Moesiodax au développement de l'enseignement grec, tout en soulignant aussi sa
portée dans le contexte sud-est européen. Compte tenu de toutes ces facettes d'une grande
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originalité du personnage étudié, l'auteur estime, à juste titre, que nous nous trouvons face it
l'un des illustres protagonistes des Lumieres dans le SudEst de l'Europe.

Une quarantaine de pages consacrées aux Notes (p. 236-277) auxquelles s'ajoutent
encore celles présentant Sources-Bibliographie (p. 385-393) témoignent de la somme de travail
dépense par l'auteur pour la redaction de sa monographie.

Enfin un dernier mot au sujet des Annexes du livre. Celles-cl (p. 280-368) offrent au lec-
teur de longs fragments des ouvrages suivants de Moesiodax : Notes philosophiques (Bucarest,
1784) ; La philosophie morale (Venise, 1761), Discours d Nicoclés (en français, publie à Venise
en 1770) et la Théorie de /a géographie (Venise, 1781).

La valeur de cette monographie ne reside pas uniquement dans le fait qu'il s'agit du
premier ouvrage d'envergure consacré à Moesiodax, eminent inteliectuel du SudEst européen.
En effet, ce qui lui conf ere son veritable prix c'est la maniere dont P. M. Kitromilidis a colic('
son sommaire, la competence de son analyse, la richesse et l'inédit de son information, la diver-
site des aspects de ractivité et de l'oeuvre pris en consideration. 11 est evident donc que le cher-
cheur qui voudrait désormais se pencher sur l'un ou l'autre aspect de cette activité et de cette
ceuvre ne pourra se dispenser de consulter la monographie de P. M. Kitromilidis. Cela ne vent
point dire, et P. M. Kitromilids est le premier tt l'affirmer, qu'absolument toutes les questions
au sujet de cette personnalité ont reçu une réponse. C'est aux recherches future,s à les donner
et nous espérons fournir un modeste appoint avec la découverte aux archives de Carlowitz
de Punique lettre de Moesiodax connue jusqu'El present (RESEE 1-2/1989). 11 n'en reste pas
moins qu'it l'heure actuelle la monographie de P. M. Kitromilidis représente l'étude la plus
complete et la plus approfondie de la vie et Pceuvre de Joseph Moesiodax.

Olga Cicanci

AFRODITA ALEKSEEVA, Hpeeoanama npoaa om epzqicu npea esapaascaariemo, Sofia,
Editions de l'Académie bulgare des sciences, 1987, 289 p.

Ce livre vient couronner un travail scheme qu'Afrodita Alekseeva a consacré, au III
des années, au r6le des traductions bulgares du grec. Une parfaite connaissance des deux
langues et une documentation trés poussée lui ont permis de pénétrer dans ce domaine avec
aisance et competence et d'arriver à des conclusions que nous jugeons définitives sur le
caractere spécifique de ces traductions. L'ouvrage d'A. Alekseeva vient continuer la série
d'études bulgares classiques de Schichmanov, B. Penev, V. Pundev, I. Ivanov, M. Stoianov,
N. Danova, qui ont analyse la contribution de la culture grecque et du livre grec au début de
la renaissance nationale bulgare dans la seconde moitie du XVIIIe siecle.

En effet, ses efforts ont eu pour but de marquer la finalité de ces emprunts bulgares
de la littérature grecque, emprunts qui ont généralement pris la forme d'une bulgarisation s
des themes traduits et non celle d'une imitation servile. C'e,st done d'un phénomene caracté-
ristique du Sud Est de l'Europe s'agit dans ce livre, dont l'étude sert directement le com-
paratisme littéraire de notre zone. Pour nous autres, néohellénistes roumains, certains paralle-
lismes dans le choix des livres grecs chez /es Roumains et les Bulgares sont édifiants pour
leur écho sud-est européen. Des la première traduction bulgare celle du s Theatron politikon
due it Sofroni Vracianski (1802) nous constatons combien semblables étaient leurs options
intellectuelles. II n'y a IA d'ailleurs rien d'étonnant, si l'on pense que nombre de Bulgares
faisaient leurs etudes dans les Academies Princieres it Bucarest surtout et que plusieurs
écoles grecques de Bulgarie, tout en n'étant pas d'un degre supérieur, ont pris la releve ainsi
que le démontre St. Maslev apres 1821, quand ces Academies cesserent de fonctionner.

L'auteur étudie la traduction de Sofronij en appliquant la méthode de l'analyse des
textes. Mais, ne se bornant pas it s'appuyer uniquement sur des criteres filologiques, elle insiste
aussi sur revolution du langage, dans le sens esthétique. 11 s'agit Ià d'une laborleuse operation
qui tend it enregistrer tous les contacts intervenus entre les deux cultures et les deux langues
bulgare et grecque ainsi que les caractéristiques des différentes écoles bulgares de repoque,
en tenant compte, également, d'autres influences qui ont agi sur revolution de la langue Me-
raire bulgare, telle celle du Byre russe, par exemple. Evidemment, le Théatron politikon s a
eu une toute autre résonnance dans les pays roumains. Pour la vie politique de ces derniers,
ce texte proposait une certaine conception sur l'autorité princiere celle du despotisme &lake

qui s'avere autrement nécessaire que pour la Bulgarie, privée à cette époque d'une organi-
sation étatique autonome. En Moldavie et en Valachie, ob se développait l'esprit dynastique
de Mavrocordat, dès le début du XVIIIe sible, le .Thatre politique $ fut une lecture d's ac-
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tnalitê *, un bréviaire du prince, comme tous ces s Miroirs * dont la fonction idéologique
nous a été dévoilée par Alexandru Dutu. Aussi trouvons-nous une version roumaine du texte
de Marlianus des la seconde moitié du XVIHe siècle, phénomane qui prate une dimension sup-
plémentaire à sa circulation dans la société roumaine, comparte à celle de Bulgarie.

C'est toujours dans la premiere partie du livre qui est consacrée A la littérature socio-
politique, pédagogique et moralisante, c'est-A-dire, en premier lieu aux manuels d'école que
nous trouvons l'analyse pertinente d'une categorie particulierement édifiante pour illustrer cette
4 bulgarisation i des Byres au profit de la société bulgare. La traduction en bulgare de certains
manuels grecs correspondait it l'organisation des écoles lalques bulgares, qui avaient besoin
de livres scolaires. Dans une premiere étape, on traduisit du grec des abécédaires, des gram-
maires et des tables d'enseignement mutuel. L'Abécédaire au poisson", qui fut le premier
rnanuel bulgare au contenu Jaque poursuivant Pacquisition de connaissances nouvelles, est
écrit et édité par PetAr Beron à Brasov, en Transylvanie, en 1824. Le premier it rompre avee
la tradition de el'école de chelie *, il eut pour base l'un des 'lyres scolaires grecs les plus
populaires, 'ExXoyciptov ypoctxtx6v * de Dim. Darvaris. Quant û Phypothese des cher-
cheurs roumains Al. Jordan et C. N. Velichi sur certaines influences des abécédaires

* roumains de Transylvanie, l'auteur constate que leur ressemblance avec *PAbécédaire au poi-
sson s sont dues 11 une pratique commune, it un principe de composition qui est celui des abécé-
daires grecs, russes et roumains de l'époque. Done; A. Alekseeva pense gull est possible que
Beron ait employe des modeles roumains, puisqu'il avait écrit son Bukvar It Brasov. Mats
Panalyse phonétique lui a perrnis de découvrir des phénomanes analogues dans les abécédaires
russes et grecs de la mame période. li est done difficile de savoir 511 a employe des modales
roumains on grecs, vu leurs ressemblances. En tous cas, la traduction de Beron est plus libre,
plus synthétique, par rapport it l'.'ExXoyciptov yfuzextx6v de Darvaris.

L'importance de ce manuel c'est d'avoir facilité les premiers contacts des Bulgares
avec des fables, des récits sur certains héros de l'Antiquité, des notations d'histoire naturelle,
en représentant de la sorte une lecture en mame temps attrayante et instructive. Ce fut ausst
une tate de file de la série d'abécédaires qui lui succédérent, tels ceux de Najden
de Neofit Bozveli ou de Rajko I. BlAgkov.

C'est toujours d'un manuel grec que s'inspira Sava Radulov pour ses *Leçons élémen-
taires de géographie *, rééditées à plusieurs reprises entre 1836-1842. On y adaptait le texte
aux réalités bulgares, en rempla cant les villes grecques par les villes de la Bulgarie.

Une autre pratique courante de la littérature scolaire sud-est européenne fut celle des
recueils à caractere encyclopedique. L'encyclopédie de C. Vardalachos, Mcztliw.cmc 8tec Tot%
maccc, ajoutant aux textes du catéchisme l'histoire naturelle, la géographie, Parithmétique
et la morale, fut adaptée en 1850 par Antonij Nikopit à l'usage de l'enseignement bulgare

T out un chapitre d'ouvrages didactiques est celui des grammaires, des dictionnaires e
des guides de conversation gréco-bulgares (de Hristaki Pavlovia, Neofit Rilski et Const. Foil
nov), destines à une meilleure connaissance de la langue greque. Un manuel dont la bulgari
sation * est particulierement visible, c'est la Chrestathie de Rajno Popovia (1837), inspirée
de Vizantios, texte qui enseignait les bonnes maniires A la jeune baurgeoisie bulgare. Le tra-
ducteur bulgare remarque A. Alekseeva a tenu compte aussi de la traduction slavo-bulgare
de Dém. Darvaris, mais ce sont les lignes generales de l'original grec d'Antonios Vizantios qu'il
a suivies en premier lieu. Sans le traduire de maniare mécanique, R. Popovia a concentré cer-
tains paragraphes, il en a mame &place quelques-uns, d'un chapitre à l'autre, en rendant le
texte plus precis et plus accessible. Nous signalons en ce qui concerne Pintérat montré par
les Roumains pour la Chrestoéthie, la traduction de Naum Rimniceanu en 1829 (B.A.R., mss-
roum. 1487), qui, trouvant le texte de Vizantios peu clair et assez confus, l'a traduit tant en
gree vulgaire que dans la langue roumaine vivante *, telle qu'on la parlait à Bucarest it l'épo-
que. Pareillement au procédé de R. Popovia, celui de N. Rimniceanu rendait plus lisible *Pun
des lilacs les plus répandus * du Sud-Est européen. L'auteur remarque également Pinfluence
indirecte de l'Eclogaire de Darvaris, en tant que modale du Bukvar de Najden Joanovia, imprimé
en 1846, 1849 et 1851. Une minutieuse comparaison des textes permet à Pauteur d'établir pour
différents fragments soit les modeles grecs imités, soit les modales bulgares crées d'apras ces
derniers.

D'autres types de manuels analyses sont les Giographies et les manuels encyclopédigues,
qu'elle poursuit, en general, jusqu'en 1850.

Un autre auteur traduit en bulgare par un intermédiaire grec, particulièrement représen-
tatif pour la littérature moralisante, fut Francesco Soave, dont le traité élémentaire des devoirs
de l'homme a été traduit entre autres par Saya Radulov, T. SiAkov et R. P. Slavejkov.
Evidemment, l'existence de plusieurs traductions permet à l'auteur de fake des comparaisons
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intéressantes, comme.par exemple a manière différente dont en traduit la notion fondamentale
de 4! troXt.actlk (civilisation).

La deuxième partie du Byre s'occupe de la traduction des ceuvres littéraires. Parmi les
oeuvres de l'Antiquité grecque qu'on traduit en bulgare, les fables d'Esope occupent une place
des plus importantes, étant traduites par Sofronij Vraeanski, P. Beron, Neofit Bozveli, Rajno
Popoviè, R. P. Slavejkov etc. Les livres populaires connaissant un succes durable furent Sin-
dipa dans la traduction bulgare de Sof ronij Vraeanski et de Hristaki Pavloviè, l'Atexandrie
et Berfoldo, dans la traduction de Hristo Pop Vasiliev. Mais il a fallu attendre l'apparition de la
presse périodique pour trouver des passages d'Hérodote ou d'Homère, ce dernier dans la tra-
duction de Parlidev, jugée trop libre par ses conternporains.

Les traductions d'oeuvres originales de la littérature néohellénique que l'auteur pré -
sente dans le lIje chapitre de cette seconde partie sont peu nombreuses. Le tableau qu'elle
brosse de la llttérature neohellénique depuis la revolution de 1821 jusqu'aux années '70 nous
révèle une thématIque à caractere historique surtout et un niveau assez bas. L'attention des
traducteurs bulgares s'e,st done dirigee vers une prose de qualité inférieure, qui n'a pas laissé
de traces dans l'histoire de la littérature neohellenique, mais qui, par ses (mantes divertissantes
pouvait offrir une lecture captivante a l'epoque de la Renaissance politique bulgare.

En somme, le seul ouvrage litteraire néogrec traduit en bulgare dans la premiere mottle
du XIXe siecle a 60 '0 'Epcol-opavilg i¡oroi Toic Konicr-rcewnvoínroXit. ix sob' Iponog crug3civue
TOO, de Grigorios Kondilis. L'auteur n'a pas eu la possibilité de consulter ce texte et de comparer
la traduction avec l'original. Elle signale certains grécismes comme chir, prika etc. en
constatant que des passages entiers sont reproduits en turc les dialogues surtout ce qui
était bien natural, puisque raction a lieu dans la capitale ottomane.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on trouve aussi d'autres traductions de la lift&
rature néogrecque contenant des fragments de la vie constantinopolitaine. C'est le cas de
'A7c6xpoqxc KovaxcevrevoutróXso4 de Hristof oros Samardzis, traduit par Petco R.
Slavejkov. Le séjour de ce dernier à Constantinople lui a donne l'occasion de voir de pres
l'évolution de la litterature en langue grecque et d'y puiser des modeles.

C'est par le roman e Les mysteres de Constantinople s que la prose bulgare de la Renais-
sance inaugura sa littérature de sensation. Sa thematique se rattache aux probleme,s de la revo-
lution et de la culture du temps, aussi sa traduction a-t-elle joul d'un grand succes parmi les
gens de lettres et les lecteurs a l'époque de la Renaissance. Les deux premières parties de la
traduction ont paru en 1869, la troisieme en 1875, les deux derniers volumes constituant une
quatrième partie de l'ouvrage. Ce roman donne une image large et variée de la vie et des mcrurs
de la capitale ottomane à la fin du siècle dernier. L'action a pour centre l'assassinat de Nikola
Voitidi un Grec riche de Bucarest par ses domestiques et la poursuite des assassins, qui
s'étaient abrités à Constantinople. Les hems du roman, d'origine nationale et sociale tres
diverse, sont pour la plupart des voleurs et des criminels. Samardzis décrit un monde bigarré
et venal, inconnu au lecteur bulgare et qui, par cela meme, éveillait son interet. Par cette tra-
duction, il marque l'un des moments importants de la bulgarisation" en tant que méthode
d'adaptation des traducteurs bulgares. H ne respecte pas l'original, lorsqu'il s'agit de rendre
les noms des hems. Souvent Il emploie des expressions typiquement bulgares, montrant un
souci particulier pour la langue vivante des dialogues, pour rendre la diversité des styles, ainsi
que l'atmosphère de l'original traduit. Par les qualités de cette txaduction, Slaveikov représente
une étape nouvelle dans l'activité des traducteurs utilisant des modeles neogrecs pendant la
Renaissance bulgare.

Les traductions grecques en tant qu'intermediaires entre la litterature occidentale et la
littérature bulgare rappellent, sans doute, le repertoire des traductions roumaines, tout en etant
moins variées et beaucoup plus tardives. Bernardin de Saint Pierre est traduit par Anastas
Granitski, Octave Feuillet et Xavier de Montepin pénètrent dans la littérature bulgare par les
traductions de P. R. Slavejkov. Les auteurs allemands connus par les Bulgares par cette meme
voie des traductions grecques sont Christof Schmidt, Hans Trautchen et Joachim Kampe.

Ce livre si bien documenté demontre d'une maniere convaincante les dimensions des con-
tacts entre deux cultures balcaniques dans le domaine litteraire à l'epoque moderne qui fut
en effet l'epoque de leur formation definissante.

La litterature grecque, bien que n'étant pas l'unique intermédiaire entre la litterature
bulgare et celle de l'Europe occidentale, eut quand meme un rate tres important. C'est le cas
aussi de la litterature roumaine, surtout de la poésie des débuts, mats à une époque antérieure
(fin du XVIII° siècle).
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Un index d'auteurs et d'ouvrages aurait odd etre ajouté pour ce livre dense étayé par
une riche bibliographie.

Pour conclure, remarquons une fois de plus le caractere minutieux et définitif des recher-
ches qui ont mis ti la disposition du comparatisine sud-est europten les ceuvres en prose traduites
du grec à l'époque du révéil national bulgare.

Lia Brad-Chisacof
Cornelia Papacostea-Danielopolu

SHABAN DEMIFtAJ, Gjuha shqipe dhe historia e saj (La langne albanaise et son histoire), Shte-
pia botuese e librit nniversitar, Tirane, 1988, 321 p.

Ce livre fait partie de la riche série d'ouvrages de reference que les linguistes albanais
ont publiés ces dernières années sur différents aspects de leur langue.

Dans le domaine de l'histoire de la langue, cette synthése, que nous présentons et qui
comble une lacune dans la littérature spécialisée, apparalt it la suite de maints autres travanx
d'un grand interet dils au meme auteur 1 et s'adresse tant aux spécialistes qu'aux étudiants
(p. 3, 4).

La matiere de cette synthese s'organise autour de quelques problemes fondamentaux
de l'histoire de l'albanais, auxquels correspondent les treize chapitres dont nous mentionnons
les titres : l'albanais comme langue indoeuropéenne ; la position de l'albanais parmi les langues
indoeuropéennes ; l'albanais coname langue balkanique ; quelques traits caracteristiques de Pal-
banais ; Palbanais langue synthétique analytique ; la succession chronologique des couches
lexicales en albanais ; Pélément autochtone par rapport it Pélément emprunté ; l'origine de la
langue albanaise ; le lieu et Pepoque de la formation de l'albanais ; les périodes dans Phistoire
de l'albanais ; le nom de Palbanais pendant son histoire ; la différenciation dialectale de l'alba-
nais ; les étapes dans la codification de Palbanais écrit.

Chaque chapitre est muni d'une bibliographie selective indispensable, le livre ayant aussi
une riche bibliographie générale. A la fin du livre, le lecteur trouve un index des sujets
une tres detainee table de matieres (indignant le contenu du chaque chapitre et du chaque
paragraphe) et un ample résumé en anglais. 11 aurait été également utile, peut-etre, un index
des mots et des phénomenes phonétiques.

L'auteur ne se propose pas d'épuiser la matière, N u la multitude d'aspects qu'il faut
encore éclaircir. 11 était cependant bien nécessaire de juger les résultats acquis jusqu'i present
dans cette étape de l'étude de l'histoire de l'albanais. D'une maniere avisée et pertinente, Sh.
Demiraj présente dans sa synthese precisément Pettit actuel des connaissances, propose des
solutions nouvelles, des hypotheses, offre des suggestions pour des recherches futures. Dans
l'analyse des faits, selon toute vraisernblance, il choisit, pour assurer la coherence du travail,
le critere généalogique 2, en exposant de la -sorte Phistoire de la langue indoeuropéenne parlée,
au bord de l'Adriatique et de la Mer Ionienne, depuis l'antiquité et jusqu'it nos jours.

11 devient ainsi nécessaire de préciser quelle est la langue balkanique ancienne continuée,
avec la plus grande probabilité, par l'albanais, quel est le territoire de la formation de l'alba-
nais età quelle époque on peut parler de l'albanais proprement dit. A l'encontre des autres spe-
cialistes, Sh. Demiraj accorde un intéret theorique particulier au probleme ires important des
changements qualitatifs, des innovations qui ont comme résultat le passage de Vendome
langue indoeuropeenne à l'albanais (p. 21). Le propos de l'auteur est de démontrer, à l'aide de
plusieurs series de faits, la transmission initerrompue, jusqul nos jours, de l'illyrien, devenu
la langue albanaise, sur le territoire tame oÙ elle est parlée encore aujourd'hui.

Sh. Demiraj, Morfologija historike e gjuhes shqipe, Tiranë, 1972; Idem, Sistemi emeror
gjuhes shqipe, Tirane, 1972; ldem Veshtje te sistemit emeror tè gjuhes shqipe, Tirane, 1972;

Idem, Historia e gjuhis se shkruar shqipe, Prishtina, 1970; Idem, Sistemi i lakimit tè gjuhes
shqipe, Tirana, 1975; Sh. Demiraj, Gramatike historike e gjuhes shqipe, Tirana, 1986.

2 Pour Phistoire de la langue roumaine, un exemple d'ouvrage organise au moyen du
critere généalogique est le livre Istoria limbii romdne, par Al. Rosetti, derniere parution, Bucarest,
1986; Voir aussi la discussion théorique que Al. Rosetti fait autour du critere généalogique et
de la definition &league »d'une langue, definition qui doit faire ressortir l'essence de la langue
ainsi définie (Ldmuriri preliminare, p. 13, et suiv.)
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De meme, Sh. Demiraj s'arrete specialement aux criteres linguistiques qui lui permettent
de proposer une succession de périodes dans revolution de ralbanais (chapitre X).

De cette façon, ce livre de Sh. Demiraj est à la fois une riche introduction à l'histoire
de l'albanais et un compendium du traité de grammaire historique que le meme auteur a déjà
publie en 1986 (p. 21) a.

Les difficultés d'appliquer le critere génealogique dans le cas de l'albanais resident dans
le fait que les premiers documents datent seulement du XVI° siècle et que les langues anciennes
des Balkans (sauf le grec) sont aujourd'hui presque inconnues. La premiere Liebe de l'historien
de l'albanais est done d'établir et de démontrer le caractere indoeuropéen de cette langue.
C'est ce que realise Sh. Demiraj (dans les deux premiers chapitres de son livre) à l'aide de la
comparaison de l'albanais avec les langues slaves, baltiques, germaniques, avec le celte, le grec,
le latin. Sa conclusion est que ralbanais a une position it part entre les langues indoeuropéennes.
Ses traits caractéristiques représentent des innovations par rapport à la langue d'origine 4. On
se pose le probleme concernant repoque de ces innovations (p. 199 et suiv.).

L'auteur discute les arguments de toutes les theories sur la langue d'origine de l'albanais,
démontrant que la théorie de l'origine illyrienne est la plus probable (chapitre VIII). II s'agit
selon Demiraj, de l'illyrien de sud (P. 170) 5. Le territoire sur lequel s'est forme l'albanais est
la cate de la Mer Adriatique et de la Mer Ionienne. On pent parler de rexistence de ralbanais
et non plus de l'illyrien en commençant de répoque comprise entre le IV ° et le VI° siècle (cha-
pitre IX) ; Sh. Demiraj precise meme qu'il s'agit de la periode entre la domination romane
et l'arrivée des Slaves (p. 203).

La discussion autour de l'ancien nom de la langue, arbareshe (ayant un correspondant en
illyrien) (chapitre IX), est une preuve possible que, depuis Vantiquité, des generations successives
de locuteurs de ralbanais avaient la conscience qu'ils continuaient de parler la meme langue.
Le remplacement du terme arbereshe par shqip et l'etymon de shqip restent encore sans expli-
cations (p. 216).

Comme argument à la faveur de la continuité de l'albanais sur le territoire de sa forma-
tion peut servir aussi la continuité qu'on observe dans le passage d'un dialecte à l'autre, d'un
sous-dialecte au soudialecte voisin (p. 196).

Un chapitre important s'occupe de l'ordre chronologique des mots hérités et des mots
empruntes aux differentes sources. II faut distinguer les mots autochtones (hérités par l'alba-
nais de l'illyrien), les emprunts faits par l'illyrien au substrat préindoeuropeen, au grec ancien
et au latin (p. 114), les emprunts faits par l'albanais (au slave, au grec, au turc etc.) (p. 92 et
suiv.).

Les correspondances lexicales entre l'albanais et le roumain forrnent un aspect du pro-
blème concernant la langue d'origine de l'albanais. Sh. Demiraj considere qu'il s'agit des mots
anciens tant en albanais qu'en roumain, dont les phénomenes phonétiques sont antérieurs aux
premiers emprunts faits par les deux langues au slave (p. 98). L'examen attentif de la récente
analyse de Gr. Bretton§ sur les mots roumains provenant du substrat permet à Sh. Demiraj
de preciser que les mots en discussion ne sont pas des emprunts faits par le roumain à l'albanais
ou par l'albanais au roumain, pendant une supposée symbiose ou à cause de voisinage des deux
peuples (p. 100-103). Sh. Demiraj, accepte la possibilité que ces mots pouvaient etre communs
au dace (ou thrace) et à rillyrien (164).

Au sujet des elements morphologiques et phonétiques communs au roumain et à l'al-
banais (la formation des pronoms et des adverbes indéfinis, p. 104, le rhotacisme du n entre
deux voyelles, p. 164 et suiv., la naissance de la voyelle roum. a, alb. 6, p. 235 et suiv.), Sh.

3 Les references à cet ouvrage sont tres fréquentes.
4 Voir renumeration de ces changements grammaticaux (p. 67 et suiv., p. 199 et suiv.)

Parmi ces traits il y a des traits qui ont des correspondants en roumain : la formation d'un
theme du pluriel, oppose à celui du singulier, la formation du système des articles proclitiques
et enclitiques. Sh. Demiraj les explique comme des développements paralleles, independents
pants it des moments différents dans rhistoire des deux langues (p. 71, 72 et suiv., 165, 166,
200).

5Il ne considere pas le caractere satem de l'albanais comme décisif, étant d'avis qu'il
est difficil de soutenir qu'il y ait des langues exclusivement satem, ou exclusivement centurn
(p. 39) ; il suppose meme que l'illyrien n'était pas centum, mais satem (p. 172).

° Gr. Brancus, Vocabularul autohton al limbii romItne, Bucuresti, 1983.
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7 Pour d'autres phénoménes cornmuns expliqués de la mame manière, voir la note 4;
cette theorie est valable, comme nous le verrons, selon Demiraj, aussi pour les elements balkani-
ques.

9 L'exposé de Demiraj met au profit spécialement les conclusions des recherches d'E.
plbej et de H. MihAescu.

9 A notre avis, un exemple en serait : le déplacement sur la meme syllabe de l'accent
dans les emprunts en albanais et en roumain, par rapport it l'étymon slave.

13 COMPTZS RENDUS 365

Demiraj est d'avis qu'il s'agit des faits parus it des dates différentes, et d'une maniere indépen
dante dans chaque langue 7.

Les influences du grec ancien et du latín sont des preuves de la continuité de l'albanals
sur le territoire ot on le parle aujourd'hui. Les ancetres des Albanaís n'ont pas été assimilés par
les Romans parce qu'ils se sont opposes vigoureusement et non pas parce qu'ils sont restés dens
les montagnes (p. 110-111). Les premiers emprunts fait au latin sont plus anciens que les ele-
ments latins des langues romanes (p. 112) 8. D'aillerus, nous considerons qu'il serait interessant
d'étudier d'une manière comparative, plus systématique qu'auparavant, (de point de vue de la
forme et de leur evolution sémantique) les elements latins de l'albanais et les mots hérités du
latin par le roumain et par le dalmate, tnais aussi par les langues romanes occidentales.

A l'encontre des elements latins, dans le cas des elements slaves, des etudes préliminal-
res sont encore nécessaires (p. 119). On n'a pas encore suffisamment étudié les plus anciens
enprunts fait au slave. Dans le cas de l'influence slave aussi, la comparaison au roumain est
nécessaire, n serait important d'établir les paralleles 8, mats aussi toutes les differences signifi-
catives.

Dans la presentation de toutes les influences, il serait peut etre nécessaire d'insister sur
les conditions qui ont permit l'emprunt, sur le mécanisme de la penetration des emprunts. Sh.
Demiraj reprend une interessante observation d'E. Çabej : depuis les emprunts au latin et jus-
qu'aux emprunts au turc, l'influence étrangere serait en albanais beaucoup plus profonde et
plus intense dans les villes que dans les villages (p. 126, 134).

L'albanais comme langue balkanique fait l'objet d'un chapitre i part. Sh. Demiraj ne
parle pas d'une evolution convergente des langues de la zone, mais seulement des phénom enes
paralleles dans la morphologie, le lexiques, la syntaxe, qu'il nomme des balkanismes * (p. 55).
Il étudie cheque phénomene dans le systeme de l'albanais (chapitre III). Au lieu d'une source
unique pour toutes ces faits, Demiraj suppose une evolution indépendante de cheque langue.
Une nouvelle série de correspondences entre l'albanais et le roumain est discutée dans ce chapitre,
vu que l'albanais, comme langue balkanique, a les plus nombreuses correspondences avec le
roumain (p. 37).

Dans cette trap courte presentation nous avons eu la possibilité de mentionner seule-
ment quelques-unes des questions qui font l'objet de ce Eyre. L'exposé, clair et systéznatique,
sans préjugés, fait de ce livre, de pair avec la grammaire historique, une contribution essentielle
de la linguistique albanaise i la connaisance de l'histoire de l'albanais, un important instrument
de travail.

C616lina 176t6;eseu
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Notes de lecture

Rédigées par Alexandru Dutu (A.D.) ; Octavian Iliescn (0.I.) ; Daniel Barbu (D.B.) ; Mihai
Mitu (M.M.) ; Constantin Paraschiv (C.P.) ; Bogdan Murgescu (B.M.) ; Iacob Mar=
(I.M.) ; Andrei Pippidi (A.P.) ; Constantin lordan (C.I.) ; Soria Antohi (S.A.) ; J. Irm-
scher Berlin (Irm.) ; Callina ViitAsescu (C.V.)
Publiées par les soins de Zamfira Mihail

§TEFAN LEMNY, Romdnii In secolul XVIII. 0 bibliografie, Iasi, Universitatea Al. I. Cunt s,
1988, XL + 328 p.

Cette bibliographie qui comprend 4922 notices présente les bibliographies, encyclopédies
et dictionnaires, catalogues, inventaires et répertoires et autres instruments de travail, ainsi que
les sources documentaires (documents internes et externes), témoignages auxillaires (carto-
graphie, iconographie, héraldique, numismatique, mémoires, traditions orales), archives (collec-
tions nationales et étrangères) et dans une dernière section les ceuvres roumaines du 18e siècle
et les ceuvres étrangères concernant les Roumains. Une dense introduction de l'auteur de cet
instrument de travail indispensable ii tout dix-huitiémiste récapitule les opinions contradictoires
formulées sur ce siècle et qui ont imposé une certaine image de cette époque de recul politique
et de progrès culturel, ainsi que le travail de ceux qui ont édité des textes de l'époque ou ont
compilé des anthologies. Mentionnons que la grande majorité des notices contient aussi des
explications sommaires, que les recueils de documents publiés sans système et intelligence sont
décrits en détails, que des références signalent les comptes rendus, pour donner une idée de
Pampleur des recherches faites par §tefan Lemny et de la grande utilité de son travail.

A. D.

Bucoavna B61grad 1699. Edition critique imprimée par les soins de S. S. Emilan évéque d'Alba
Julia, Alba Julia, 1988, 291 p.

Imprimé au début de l'année 1699 i Alba Iulia, en Transylvanie, par Mihail Istvanovici
(qui devait ensuite imprimer les premiers livres géorgiens A Tbilisi), cet abécédaire de petit
format (in 80) était destiné aux écoles parochiales orthodoxes. Son contenu reflète les tensions
confessionnelles de Transylvanie (14 les princes calvins essayaient de convertir les Roumains
orthodoxes, ainsi que le niveau de l'enseignement élémentaire qui offrait aux élèves la possibllité
de lire et d'apprendre l'essentiel de la doctrine traditionnelle. La gravure qui représente les saints
Constantin et Héléne indique le patronage du prince de Valachie Constantin Brancoveanu.
Le texte est reproduit en entier avec un glossaire tt la fin ; il est précédé par une ètude sur le
contexte politique et culturel (L'évaque Emilian), une insertion de ce livre dans la tradition
didactique européenne et roumaine (Iacob Marza et Dumitru CAlugfir), une évaluation de sa
signification spirituelle et religieuse (Teodor Bodogae), et deux analyses très poussées sur les
aspects philologiques (Alin Mihai Gherman et Eva Milrza) et ceux linguistiques (Anton Gotia).
De l'édition de 1699 seulement deux exemplaires ont survecu ce qui indique une intense circu-
lation de ce lyre qui nous permet maintenant de reconstituer l'activité pédagogique d'antan,
la présence de l'imprimé en terre roumaine et les confrontations qui engageaient dans les conflits
politiques les grandes verités.

A. D.

G. BRATESCU, Primele tipdrituri de interes medical In limba romdrid, 1581-1820, Editura
MedicalA, Bucure.gti, 1988, 414 p.

Le docteur BrAtescu continue ses r echerches sur l'histoire de la médecine en Roumania
en nous offrant une anthologie de textes g roupés en ordonances officielles, conseils médicaux et

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXVII, 4, p. 367-382, Bucarest, 1989
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antlépidémiques, médecine légale et symptomatologie, extraits des calendriers, recettes, textes
édifiants et littéraires. Depuis les dispositions pour l'organisation des lazarets et jusqu'à Zama
de Mme de Geniis, 11 y a tout un registre de conseils, explorations, anecdote,s qui nous res-
titue les progres de la civilisation du corps dans la culture roumains. Il est intéressant de noter
1a coexistence des recettes traditionnelles avec les clispositions antiéplclémiques ou les nouvelles
découvertes ; mais l'historien peut observer comment les progres de Phygiene soutenue par l'ad-
ministration autrichienne a fin' par provoquer des transformations dans les merztalités (par ex.
Pinterdiction de deposer des malades à l'interieur des églises).

A. D.

JOSEF FLECKENSTEIN, Unterwegs ins Mittelatter. Eine Betrachtung zur Konzeption und
Bedeutung des Lexikons des Millefalters. Im Artemis Verlag, Metuchen, 1988, 13 (14) pp

A mi-chemin de la publication du premier grand Lexicon du Moyen Age, l'auteur se
penche un instant sur la conception qui a régi des le début et doit régir jusqu'et la fin la reali-
sation de cet important instrument de travail et sur sa signification, dans l'état actuel des re-
cherches de tout genre, youées à l'histoire médiéyale. Cet ouvrage a été projété comme devant
représenter un bilan des résultats obtenus par les investigations entreprises depuis plus d'un
slecle dans les domaine,s les plus divers possibles, de sorte que, au bout de sa publication, il re-
presented un miroir fidele de la vie tout entière parcourue par la société humaine au Moyen Age.
Pour atteindre ce but, le Lexicon du Moyen Age embrasse un grand nombre d'aspects tres varies
faisant l'objet des recherches d'un large éventail de disciplines. De ce fait, il s'adresse angst
bien aux spécialistes qu'it ceux qui tout simplement aiment l'histoire du Moyen Age.

Lexikon des Mittelalters. Vierter Band/Flinfte Lieferung : Freiherr Gart des Gesundheit;
Sechste Liefertzng Garlen Germanos; Siebente Lieferung Germanus Gosiar.
Artemis Verlag, Miinchen und Zilrich, 1988.

Continuant notre série de notices qui rendent périodiquement compte de la publication
de ce grand Lexicon du Moyen Age 1, nous allons nous occuper dans ce qui suit de ces trois
1ivraisons du IVe volume, parue,s en 1988. Dans le but de presenter, comme d'habitude,
nos lecteurs, certaines remarques suggérées par la lecture d'un nombre de voix qui ont parti-
culièrement éveillé notre attention nous emprunterons l'ordre alphabétique de voix respective,s.

Mons par exemple, pour commencer, la voix Friesacher Pfennig (auteur : P. Berhaus
V° Ilyr, col. 970) : la diffusion de ces monnaies vers l'Est a convert non seulement le Banat
et la Transylvank, car elle est également attestée en deett des Carpates, comme nous Vavons
déjet montré depuis environ un demi-siècle 8; leur penetration dans cet espace a été coupée
par la grande invasion mongole de 1241, bien qu'il existe des trésors monétaires enfouis apres
cette date 3.

Gagausen (A. Tietze t ibidem, col. 1078) : au sujet de cette population, qui survit aujourd'hui
notamment dans le sud de la Bessarabie, on pourra consulter ayec profit Vétude publiée par
A. Decei, Le problbme de la colonisation des Tares seldjoukides dans la Dobrogea au XlIle Mete

Voir RÉSEE, 17, 1979, p. 664-665; 19, 1981, p. 206-207, 799; 21, 1983, p. 77,
307, 372-375; 23, 1985, p. 83-86; 24, 1986, p. 102-103, 209-210; 25, 1987, p. 90-92.

2 Octavian Oct. Iliescu, O mdrturie numismaticd din Indepdriatul ev mediu romelnesc,
dans Bulettnul Societdfit Numismatice Romdne, 37, 1943, p. 39-62.

3 Cf. Constanta $tirbu, Un tezaur din sec. al XIII-lea descoperit la Stmbdteni, jud. Arad,
dens Cercetdri numismatice, 2, 1979, p. 5'1.
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dans Ankara Univ. D. T. C. Fakilltesi Tarih AWN Arolirimalari Dergisi, VI, 1988, 10-11,
p. 85-111 (source bibliographique que nous devons à l'amabilité de notre ami $erban Papaco-
stea, auquel nous adressons, ici encore, nos sinceres remerciements).

Guttilusi(o) (M. Balard, Vie livr., col. 1139-1140) : se basant sur une riche documen-
tation, publiée jusqu'en 1986, l'auteur y apporte un nombre de precisions tres importantes,
concernant la succession des divers représentants de cette famille, A Lesbos (Mytilene) aussi
bien qu'A Aenos en Thrace. Notons par exemple l'inforinJumt %eon laquelle it la disparition de
Francesco I et de deux de ses fils, lui succéda à Lesbov son troisieme fils, Jacopo, qui prit
aussitat le nom de Francesco II (1384-1403) ; à la mort de ce dernier, lui succéda son fils aim/
Jacopo (1403-1428). Tout cela apporte des changements substantiels dans la succession 'et
la chronologie des Gattilusio, telles qu'elles étaient connues depuis Schlumberger 4 ; si ces chan-
gements s'avarent corrects, la classification des monnaies frappées aux noms des successeurs
de Francesco I devra, elle aussi, en tenir compte 4.

Geldwirtsehaf t (H. Kellenbenz ; ibidem, col. 1201-1204) ; remarquable synthese, biblio-
graphie bien mise A jour (jusqu'en 1987).

Genua (G. Petti Balbi ibidern, col. 1251-1261) : la structure de cette voix comporte
trois grandes divisions, toutes les trois bien nourries d'informations, à savoir : I. Développement
topographique ; II. Histoire générale et histoire des institutions et III. Economie et commerce.
Cette derniere section (col. 1258-1260) consacre seulement quelques lignes à l'expansion colo-
niale de Ganes; à notre avis, elle aurait mérité d'etre traitée dans une section distincte; en effet,
c'est grace it l'infatigable activité déployée par les Génois, du XIIe au XV e siècle, dans leurs
établissements d'outre-mer, que Ganes a gagné une place d'honneur dans l'histoire de la civili-
sation européenne. En revanche, il nous sera permis de souligner la valeur de la bibliographies
fournie A la fin de cet article; elle est tres ample et bien systématisée.

Georg von Ungarn (C. P. Haase ; ibidem, col. 1281) : à la bibliographie de reference, il
convient d'ajouter : Fr. Pall, Identificarea lui Captivus Septemcastrensis", dans Revista de
istorie, 27, 1974, 1, p. 97-105 (signalé par $erban Papacostea).

Gepiden (G. Wirth ; ibidenz, col. 1292-1293) : à completer la bibliographie de reference
par l'article de R. Harhoiu, dans Diclionar de istorie veche a Ronaniei (paleolitic sec. X),
Bucarest, 1976, p. 294-295, s.v. gepizi.

Goldene Horde (B. Spuler ; VIIe livr., col. 1543-1545) ; pour un aspect particulier du
probleme, on pourra consulter l'étude de A Decei, L'invasion des Tatars de 124111242 dans nos
regions selozz la Djame ot-teryaTikh s de Faz1 ol-ldh Meld od-din, dans Revue roumaine d'histoires
12, 1973, p. 101-121.

Pour conclure, signalons une omission tout A fait regrettable : Glurglu, en Valachie, sur
le Danube, dont l'importance politique et militaire au Moyen Age ne saurait étre ignorée.

JAN OLOF ROSEN QVIST, The Life of St Irene Abbess of Chrgsobalanfon. A Critical Edition
with Intxoduction, Translation, Notes and Indices (Studia Byzantine Upsaliensia 1),
Almqvist elc Wiksell International, Uppsala 1986, LXXVIII 175 p.

The first volume of this new series of the Acta Uniuersitatis Upsaliensis is devoted to
Middle Byzantine hagiography, and will be followed by critical studies and editions of the
Lives of Andreas Salos, the Empress Theophano, Niketas of Menedikon, Philaretos the Merciful
and Eugenios of Trebizond, all texts chosen, as Professor Lennart Ryden says in the Preface
(p. VII), for their literary merits and general interest rather than the importance (historical
and liturgical) of the saints described in them.

Thus, the "major concern" of J. O. Rosenqvist was to demonstrate and with complete
success I would say the relevance of the literary approach to the study of Byzantine hagio-
graphy and the Vita of St Irene (BHG8 952) in particular (Foreword, p. XI).

The Introduction consists of a summary of the content (p. XVIIIXXIII), a discussion
of the general character of the text and the date of its composition (980-1071) (p. XXIII-

4 G. Schlumberger, Numismatique de POrient [Min, Paris, 1878, p. 432-434.
5 Sur les monnaies frappées par les Gattilusio à Lesbos et A Aenos, v. Giuseppe Lunardl,

Le monete delle colonie genovesi, Ganes, 1980,p. 243-276; plus recemment, Octavian 'Henn,
Contributions d 1' histoire des colonies génoises en Rozzzanie aux XIIP XV° sacks, dans Revue
roumains d'histoire, 28, 1989, p. 48-49.
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XXIX), the background, purpose and authorship of the Vita (a female membre of the Gouber
family, perhaps the foundress and abbess of the Chrysobalanton convent) (p. XXIXXLIII)
and an analysis of the literary aspects (p. XLIIIXLVIII).

The second chapter is devoted to the textual tradition of the Vita (Athos Dionysiou 151,
1610; Athos Iviron 905, 15th C.; Athos Koutloumousiou 208, 15th C.; Athos Pantokrator 6,
14th, C.; Athos Stavronikita 18, 13th C.; Athos Vatopedi 93, 13th c. ; Florence Laurentianus
X 31, 15th c.) (p. ILLV), its editions and translations (Agapios Landos in his Ralokairing,
Venice 1656 and Acta Sanctorum July, 6, Antwerpen 1729, based on the Laurentianus) (p. LV-
LVII) and the recensio (the text is "constituted by means of an ecclectic procedure") (p. LVII-
LXVII). The chapter is followed by two appendices : Chrysobalanton in the Patria Konstan-
tinoupole6s (p. LXV I II LXX II I) and St Irene in the Twentieth Century (p. LXX IV LXXV I).

The critical edition of the Vita with an accurate English translation en regard is given
at p. 1-114, together with a third appendix : the Greek text of the Akolouthia of St Irene
(p. 115-123). The book ends with several indices : of quotations, reminiscences and parallels
(p. 126-134), a Greek index (p. 135-169), a grammatical (p. 170-172) and a general one
(p. 173-175).

D. B.

CHRYSANTHI MAVROPOULOU-TSIOUMI, The Church of SI Nicholas Orphanos, Institute
for Balkan Studies, Thesaloniki, 1986, 51 p. + 32 pl. -I- VIII colour pl.

St Nicholas Orphanos' paintings are well known to the scholarly world. The works of
A. Xyngopoulos, Tania Velmans and A. Tsitouridou largely contributed to a thorough under-
standing of St Nicholas frescoes' place in the evolution of Paleologan art. Mrs Mavropoulou-Tsi-
oumi herself offered in 1970, for the guides of the Institute for Balkan Studies, a Greek version
of this book, dedicated to the 2300th anniversary of Thessaloniki in its English translation.

The book opens with the location of the church, a remain of a former monastery, and a
brief discussion on the significance of its name. The authoress' opinion, different from that of
Prof. Xyngopoulos, is that the church was called Orphanos because St Nicholas is known as a
patron of orphans.

A brief outlook on the architecture and sculptured decoration prefaces the analysis of
the painting, dated in the 1310-1320 decade. The authoress stresses the monument's close con-
nections with other late 13thearly 14th century churches in Macedonia (Peribleptos in Ochrid,
Verla, Staro Nagorie'no).

There follows the description of the frescoes in the nave (p. 18-32), dominated by the
Twelve Great Feasts and various scenes from the Passion of Christ, of those in the south ambu-
latory (p. 32-36) where the Miracles of Christ and the Life of St Gerasimus are depicted,
and the northern one (p. 37-38), where the Acathistus Hymn is illustrated ; the frescoes in the
narthex (p. 38-42) present the narrative cycle of the Life of St Nicholas and fragments of
the Menologion. The book ends with the descriptions of some individual portraits of saints
(p. 43-45).

' The tribute to the anniversary of Thessaloniki would not be complete without pointing
out the importance of St Nicholas Orphanons' paintings in SouthEast Europe. Suffice it to
give only one example : the frescoes of St Nicholas church in Curtea de Arge§ (Walachia) are
indebted to the iconographic solutions of St Nicholas Orphanos and, sometimes, even to its
stylistic patterns. Thus, St Nicholas Orphanos testifies not only for the artistic achievements
of the Paleologan period but represents a main link in the diffusion of the 14th century Byzan-
tine art in the Balkans.

D. B.

GEORGE CHRISTOS SOULIS, The Serbs and Byzantium during the Reign of Tsar Stephen
Dugan (1331-1355) and his Successors, Dumbarton Oaks Library and Collection,
Washington D. C. 1984, XXVI + 353 p. (dactylographié).

Ce livre a comme point de &part une thèse présentée en 1958 it l'Université de Harvard ,
complétée et enrichie par l'auteur disparu en plein travail le 18 Juin 1966. La tilche de publier
cet ouvrage fut assumée par Jelisaveta Stanojevich-Allen et Speros Vryonis Jr., de Dumbarton
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Oaks. 11 est tout de merne dommage soit imprimé tant d'années apres la mort de l'auteur
car bien de pages ont viellit et maints passages datent déjà. Le riche inventaire des livres et
articles parus depuis 1966, dressé par les éditeurs, n'arrive pas toujours a rajeunir le texte
(p. 277, 281-282, 285, 317-333).

Les deux premiers chapitres retracent les événements du regne d'Etienne Du§an, analy-
ses en deux étapes : de son avenement jusqu'en 1348 (p. 1-31) et de 1348 à sa mort premature,
survenue en 1355 (p. 40-59). En adoptant les titres d'empereur et autokrAtor (1345), DuAan
se proclama l'héritier des empereurs de la Nouvelle Rome et se fit couronner en 1346 par le
premier patriarche serbe Joanikij en tant que souverain des Romées et des Serbes. Le tsar sut
profiter des troubles internes de Byzance et, s'alliant successivement avec Jean Cantacuzene
et Anne de Savoie, il se tailla un empire d'une étendue considerable non sans la complicité de
certains dignitaires grecs engages dans la guerre civile.

Le troisième chapitre (p. 60-85) étudie la politique de Dugan dans les territoires byzan-
tins conquis. Les visées universelles du tsar se sont manifestées par la formation d'une idéologie
propre et d'un droit original (le Zakonik), par la creation d'une Eglise i nationale * et d'une
administration civile destinée à consolider l'autorité d'Etienne en sa qualité de successeur des
basileis de Constantinople.

Les quatre derniers chapitres sont consacrés à l'émiettement de l'empire de Dugan apres
sa mort et A la survivance de la domination ou de l'influence serbe en Macedoine (p. 86-107),
Thessalie (p. 108-119), Epire (p. 120-134) et en Albanie (p. 135-145) jusqu'A la conquete
ottomane.

Apr& les conclusions (p. 146-148), le lecteur trouvera cinq appendices ponctuels : le
premier s'occupe de la fortune d'un condottiere balkanique du XIVe siecle, Momedo (p. 149
150), les deux suivants de la vine de Serres sous la domination de Dugan (p. 151-152) et de
la Tour de Serres (p. 153-154) ; le texte clert sur quelques notes sur l'invasion ottomane en
Macedoine (p. 155-157) et sur les documents du monastere de St. Jean Prodrome du Mont
Menoikeion (p. 158-160).

Les notes sont données spits le texte (p. 161-267) et avant la bibliographie qui contient
trois strates (p. 271-333) : les t.itres utilises dans la these, les ouvrages ajoutés par l'auteur
apres 1958 et les publications réunies par les éditeurs. Le livre est enrichie par deux tableaux
généalogiques (les Némanides, p. 270-272 et les BalAa, p. 273), deux cartes (p. 274-275)
et un index general (p. 335-353).

D. B.

Busance. Honunage à André N. Stratos, Volume I: Histoire Art et Archeologie. Volume II :
Théologie el Philologie, Athenes 1986, CXX + 810 p. (numérotation continue)± 12 pl.

Cet ouvrage, fruit du dévouement de Madame Nia A. Stratos, se presente comme un
hommage monumentaltant par la qualité bibliophilique des deux volumes sur papier f1111-
grane, somptueusement relies que par l'éclat des noms reunis dans ces Mélanges à la mémoire
d'André Stratos, qui fut non seulement un important homme d'Etat (il a été cinq fois ministre)
mais aussi un distingué historien de Byzance, dont la valeur fut unanimement reconnue par le
monde sclentifique.

Cent-dix pages d'introduction, signées par Nia A. Stratos, Helene Ahrweiler, sir Steven
Runciman et Constantin Tsatsos (ancien president de la Grece), retracent la carriere politique
et évoquent l'activité d'érudit d'A. Stratos, dont la vie fut mise au service de son pays A la
fois par un sage engagement dans les luttes politiques que par un effort continu vers l'éclair-
cissement du passé de la nation héllénique.

Pour comprendre la position occupée par Andre Stratos dans la byzantinologie actuelle
et pour mesurer l'éstime qui lui ont montré les plus grands maitres de cette discipline, il suffit
d'énumérer les noms des ceux qui ont contribué à ces deux prestigieux volumes.

Histoire : John Barker, Hratz Bartikian, Konstantinos Bonis, Peter Charanis, Aikaté-
rial Evangelos Chrysos, Ivan DujEev, Johannes Irmscher, Jean Karayan-
nopoulos, Angeliki Laiou, Bruno Lavagnini, Paul Lemerle, Chryssa Maltezou, Cecile Morrisson,
Apostolos Vacalopoulos, Gerhard Wirth, Denys Zakythinos.

Art et Archéologie : Manolis Chatzidakis, Nicolas Drandakis et Panayotis Vocotopoulos.
Théologie et Philologie : Franjo Barigie, Hans-Georg Beck, Anthony Bryer, Antonio

Carile, Enrica Follieri, Antonio Garzya, Jean Gouillard, Andre Guillou, Wolfram Hlirandner,
Herbert Hunger, Johannes Koder, Cyril Mango, Manoussos Manoussacas, Athanase Marko-
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poulos, Haralambie MihAescu, Dimitri Obolensky, Anna Philippidis-Braat, Giuseppe Schirò,
Andrew Shari, Nicolas Tomadakis, Zinaida Udalcova and Panayotis Zepos.

Un index general clAt l'ouvrage, dont cheque volume se términe par les fiches biogra.
phiques des collaborateurs.

D. B.

ALEXANDRU MARES, Filigranele hirtiei tntrebuinfate tn Tdrile Romdne tn secolul al XVI-lea
(Watermarks used in the Romanian Principalities in the 16th Century ), Ed. Academiei,
Bucuresti, 1987, LVI + 421 p.

This volume is the first thorough watermark repertory ever published in the Romanian
literature. Based on the investigation of an impressive bulk of manuscripts, documents and
printed boolcs, it helps to date the texts copied in the 16th century in Walachia, Moldavia and
Transylvania. But as the paper analysed by Alexandru Mares is seldom of Romanian make
the repertory may be useful also to the scholars philologists, paper historians, archivists
from other Central and East-European countries.

The book opens with a brief foreword (p. VII) and a list of documentary depositories
consulted (p. VIIIIX). The introductory study (p. XILV) furnishes a competent outlook
on the previous Romanian watermark research, the history of the Transylvanian paper-mills
the ones in Brasov, Cluj and Sibiu and comments on the source and variants of foreign paper
used by the Romanians widespread is the North-Italian one (mainly Venetian), followed by
Austrian, German and Polish paper, some of their variants being so far absent in earlier reper-
tories paper circulation in the three Romanian Principalities during the 16th century, paper
consumption time, watermarks' dating possibilities and the structure of the repertory.

The repertory itself offers 1754 watermark reproductions (p. 1-364) : 247 of Romanian
make (1-152 from Brasov paper-mills, 153-216 from Cluj and 217-247 from Sibiu) and 1510
watermarks of foreign make (iconographically distributed as follows : animals 248-698, letters
699-721, different objects 722-1574, plants 1575-1597, human images 1598-1634 and varia
1635-1757) and a list of their provenance, deposit and registration (p. 365-418).

Anyone working with documents and manuscripts related to South-Eastern Europe
should be henceforth grateful to Alexandru Mares, one of the best authorities in the field of
Romanian philology, for this most valuable book of reference.

D. B.

HENRYK KOCOJ, Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunkifw dyplomatycznych
polskofrancuskich w okresie SejmuWielkiego i powstania kogciuszkowskiego (La Revolution
franyaise et la Pologne. Esquisse des relations diplomatiques polono-françaises dans la
période de la Grande Diete et de l'insurrection de KoAciuszko), Instytut Wydawniczy
Pax, Warszawa, 1987, 300 p.

Dans l'introduction (A la veille du 2006 anniversaire de la Révolution française) on
argumente la nécessité d'une nouvelle etude sur ce probleme, &tent donne le fait que les anciens
travaux (S. Askenazy, W. Dzwonkowski, Pierre Doyon, W. M. Koziowski, M. Kukiel, B. LeA-
nodorski) n'ont pas traité le sujet d'une manière satisfaisante.

Le premier chapitre (L'opinion publique française par rapport d la première période de
la Grande Date) passe en revue l'attitude des diplomates français envers la Pologne (Vergennes,
Montmorin, Bonneau, Aubert, Ségur) tout comme celle de certains journalistes (Peyssonel,
l'auteur d'un livre renommé, Situation politique de la France et ses rapports actuels avec Mutes
les puissances de l'Europe ), aussi que l'activité de Filippo Mazzei, l'agent du roi Stanislas
Auguste A Paris et de certains nobles polonais it Paris entre 1788 et 1790.

Le deuxième chapitre, point central du livre L'activité de l'ambassadeur français d Var-
sovie, Marie-Louis Descorches juillet 1791 octobre 1792, s'occupe, entre beaucoup d'autres
aspects de la politique ban vaise envers la Pologne, du mémorial de Descorches sur les évenements
de la Pologne dans la période juillet-décembre 1791, intégralement reproduit dans l'annexe (p.
207-219).
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Le dernier chapitre, intitulé Les espérances po/onaises dans l'aide de la France pendant
l'émigration de Dresde et de Leipzig et de l'Insurrection de Koiciuszko démontre, sur de nombreux
documents (mémoires, articles de presse, correspondence diplomatique), qu'sun aide concret
de la France pour la Pologne déchirée n'a jamais existé * (p. 129), en dehors de l'exemple per-
sonnel des Jacobins qui ont montré comment on doit lutter pour vaincre, comment on doit
mener la lutte politique interne, en repoussant en méme temps les attaques externes pour obtenir
des résultats positifs * (p. 13». Finalement, on insiste sur l'effort, singulier d'ailleur, de Descor-
ches, comme ambassadeur de la France A Constantinople, A partir du décembre 1792, d'étre,
dans cette qualité, un aide pour les patriotes polonais. Toujours ici (p. 141) on renvoie, entre
autres (note 142) à un ouvrage de N. Iorga (Les avatars diplomatiques de Descorches d Constan-
tinople, e Revue Historique du Sud-Est Européen s, IIII, 1928, p. 214-230).

Dans l'annexe, en dehors du mémorial de Descorches, on reproduit aussi, pour la première
fois, le texte d'un manuscrit peu connu dans la littérature historique, le mss. 967 du Musée
Czartoryski de Cracovie (p. 445-461), contenant des considérations d'un auteur polonais ano-
nyme sur la Révolution française et l'attitude des pouvoirs européens envers elle (p. 219-259).

La Bibliographie, qui s'étend sur 20 pages (p. 260-280), contient : des sources manu-
scrites (des archives étrangéres Paris, Vienne, Merseburg, Dresde, et polonaises Varsovie,
Cracovie, Wroclaw), des sources imprimées, des dudes monographiques, des publications pério-
diques polonaises et étrangères (50) attestant une profonde information, résultat d'une longue
investigation, ayant la chance d'étre considérée comme exhaustive.

Un résumé en franois et en allemand, un indice de noms et une liste des illustrations
(34) viennent completer cet ouvrage interessant et bienvenu à l'occasion de l'anniversaire de
la Révolution franyaise.

M. M.

KEITH HITCHINS, Conftiinid nalionald f i acjiune polilicd la romanii din Transilvania,
1700 1868, Cluj, Ed. Dacia, 1987, 255 p.

Dés les années '60 quand il commença sa carrière, le Pr Keith Hitchins fut attiré par
l'intérét que Phistoriographie américaine portait, à cette date, A l'espace central et sud-est
européen. Il poursuivit des recherches très poussées dans les bibliothèques et les archives de
l'Autriche, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie et fut en méme temps
le bénéficiaire de plusieurs bourses d'études en Roumanie, fait qui lui permit de s'affirmer comme
spéeialiste dans l'histoire des Roumains. Après des années de persévérantes études des sources
primaires, le Pr Keith Hitchins aboutit A une vision d'ensemble sur l'histoire de l'Europe Cen-
trale et du Sud-Est européen. Cette position privilégiée a imprimé une stricte objectivité
l'analyse des déterminations internes et extérieures du phénornéne historique roumain. Il préte
une attention particulière au mouvement national des Roumains de Transylvanie (XVIII °
XIX ° siècles) et apporte un plus d'objectivité par la tentative de reconstitution de l'histoire de
la perspective des nationalités opprimées. Or, dans les conditions d'une recrudescence réelle des
visions nosta/giques de Phistoire de l'Empire des Habsbourg, autant intéressée qu'étrangére
la vérité historique, la démarche historiographique du Pr Keith Hitchins, loin d'atre singulière,
est tonif iante et reconfortante.

Ses études ont l'avantage immense que confère la vision comparatiste. De ce point de vue,
l'insertion et la mise en rapport du phénomène analysé dans ce cas le mouvement national
des Roumains de Transylvanie avec ceux manifestés sur une aire plus vaste est l'une des
principales caractéristiques. La comparaison permanente avec des phénomènes similaires, ayant
lieu dans d'autres régions du continent européen, dans lesquels l'historien américain inscrit le
phénoméne roumain, élargit l'horizon et augmente la crédibilité de ses conclusions.

Les ètudes insérées dans /e volume que nous signalons reflètent les conclusions auxquelles
l'auteur a abouti au cours des années en poursuivant l'émergence de la conscience nationale chez
les Roumains et les éléments de leur solidarité ethnique qui conduiront finalement, en 1918, et
l'unité nationale de l'Etat roumain. Les études ont paru à l'étranger au cours des années dans
des prestigieuses revues scientifiques.

Le volume commence par trois études : Religia l constiinta nationalA romAneascA
Transilvania In secolul al XVIII-lea *; e Samuel Micu Clain si iluminismul romdnesc In Tran-
silvania s; Constiinta nationalA i cea apuseanA. 1830-1848 s. Dans ce cadre l'auteur entre-
prend une analyse du processus de cristallisation de /a conscience nationale chez les Roumains
de Transylvanie, du rapport religion conscience nationale ofi, dans d'autres termes, solidarité
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confessionnelle solidarité nationale, termes qu'il conFidère congrus. Une interprétation per-
tinente avec des points de vue nouveaux et judicieux est of ferte par le Pr Keith Hitchins an sujet
du processus de laicisation de la direction du mouvement national roumain. De mème, les re-
cherches minutieuses sur la société roumaine conduisent l'auteur A Pidentification de la genése
et de l'essor des idées libérales dans cet espace. C'est dans les traits spécifiques de ce dernier
proccssus historique notamment la conception démocratique sur laquelle s'est fondée la lutte
pour la liocrté de toute la nation, en opposition avec l'individualisme des e états * de la noblesse
libérale hongroise que l'auteur découvre les origines de Pattitude des révolutionnaires roumains
de 1848 : L'e intérét des intellectuels roumains pour les objectifs nationaux a imprimé A leur
libéralisme un caractère collectif. Comme tous les libéraux de l'Europe entière, ils plaidaient,
eux-aussi, en faveur de la liberté individuelle, mais la lutte de longue dux& destinée A défendre
la nation contre l'oppression des autres les a déterminés A faire primer l'intéret collectif devant
les intéréts individuels * (p. 103).

Dans un bref essai *Avram Iancu si revolutia europeanA de la 1848 s, remarquable pour
sa conception comparatiste, le rble joué par celui-ci est interprété de la manière suivante : e Ils
sont très peu nombreux ceux qui, parmi les révolutionnaires de 1848, furent en mesure d'accom-
plir un rdle pareil, tant dans l'Europe occidentale que dans l'Europe de l'Est. Sous sa direction
fut réalisée une réelle participation des paysans A la révolution de 1848, phénoméne rarement
enregistré en Occident ml les centres urbains ont représenté le thatre des conflits décisifs. Com-
battant ensemble, Iancu et son armée de paysans se sont appliqués a mettre en pratique un
vaste programme de réformes dans lequel les éléments social, national et libéral sont insépara-
bles * (p. 155).

Deux études substantielles sont dédiées A Andrei Saguna. Elles offrent A l'auteur la possi-
bilité d'une analyse pertinente des actions politiques et religieuses roumaines, déployées pendant
le néoabsolutisme. C'est en partant de ces études que l'auteur a élaboré sa monographie Ortho-
doxy and Nationality. Andrei Saguna and the Romanians of Transylvania. 1846-1873.

Une dernière étude, RomAnii din Transilvania si Ausgleich-ul 1865-1869 s, dédiée A
la lutte des Romains contre le dualisme, qui présente les actions des dirigeants du mouvement
national roumain, ainsi que leur réverbération au niveau des masses rurales des Roumains de
Transylvanie avant, pendant et tout de suite après la proclamation du dualisme, elk ce volume.

Nous ne saurions conclure avant d'adresser nos éloges A l'éditeur de ce recueil d'études,
le Pr Pompiliu Teodor, lui-mème l'un des chercheurs les plus compétents de Phistoire modern e
roumaine, ainsi qu'il ressort de la remarquable Introduction qui ouvre ce volume que nous venons
de signaler.

C. P.

Incorporation into the World-Economy : How the World-System Expands, *Review *, vol. X
no 5/6 (supplement), 1987, p. 761-902.

Les articles parus sous ce titre englobent une introduction théorique par Terence K.
Hopkins et Immanuel Wallerstein (p. 761-779), trois études de cas concernant le bassin carat-
bien (Peter D. Philips, p. 781-804), l'Empire ottoman (Resat Kasaba, p. 805-847) et l'Afri-
que australe (p. 849-900) et une courte notice finale écrite par les auteurs de l'introduction.

Pour les historiens du sud-est européen Pintroduction et Pétude sur l'incorporation de
l'Empire ottoman présentent un interét particulier ; sans ignorer les mérites incontestables des
autres études, nous limiterons notre analyse A ces deux chapitres.

L'introduction approfondit la théorie bien-connue d'Immanuel Wallerstein sur le système
du monde moderne (voyez surtout The Modern World-System, vol. I II, 1974-1980 et le recueil
d'études The Capitalist World-Economy, 1979). Les auteurs opinent que l'expansion géogra-
phique de Péconomie mondiale n'est pas faite par hasard. Elle est un processus complexe qui _
A part les implications sur les zones et les populations soumises A Pintégration nécessite des
éfforts et des investissements plus ou moins hautes de la part des agents du centre qui font
Pincorporation. Ces investissements sont consentis particuliérement pendant les périodes de crise
cyclique, quand le taux moyen du profit est retina A tel point qu'une partie de la bourgeoisie
est forcée de chercher autres sources de profit. Les auteurs insistent sur le fait que les grandes
récessions de l'économie mondiale n'ont été dépassées que par une complexe restructuration
de celle-ci, dans laquelle l'incorporation de nouveaux territoires a été seulement un des moyens
utilisés, les trots autres indiqués étant le transfert de eertaines activités productives s anciennes *
dans autres régions géographiques, Pinitiation de nouveaux cycles de production et la rédistri-
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bution politique d'une partie de la plus-value aquise A Péchelle mondiale A des certaines segments
de la classe ouvriere internationale.

Pour les zones et les popu/ations soumises à l'incorporation A la périphérie de réconomie
rnondiale ce processus implique d'une part la restructuration économique achevée par Pimple-
mentation et le developpement des activités productives orientées vers le marché mondial et,
d'autre part Padaptation de leurs structures politiques aux nouvelles conditions. A part les
formules employees (occupation coloniale directe, domination néo-coloniale etc.) les auteurs
soulignent que les structures politiques des zones periphérique doivent etre d'une puissance
moyenne, c'est-A-dire assez puissantes pour assurer la production pour le marché mondial et
conserver le niveau bas des salaires, mais, en meme temps pas trop puissantes de sorte qu'elles
ne puissent pas influencer sensiblement les termes des relations avec les zones centrales de
Péconomie mondiale.

Resat Kasaba, dans le chapttre consacré à Pincorporation de l'Empire ottoman met en
evidence la faiblesse de Pappareil d'Etat ottoman, caracterisé par une perte simultané du con-
trOle sur les processus de production, sur Padministration et sur l'exercice de la violence. Cette
faiblesse a laisse le champ ouvert aux facteurs économiques et sociaux qui concouraient A rin-
tégration dans Péconomie mondiale européenne. L'essor économique européen de la deuxième
moitie du XVIII° siècle, la hausse des prix europeens pour quelques produits ottomans, parti-
culièrement pour les céréales et le coton, ont stimule fortement la reorientation du commerce
ottoman vers l'Occident. La production pour le marché européen a determine l'expansion des
nouvelles formes d'organisation de la production agraire, particulièrement des firtliks et l'ex-
ploitation accrue des paysans. En méme temps les difficultés rencontrées par les Occidentaux
en penetrant dans rintérieur de l'Empire, la concurrence d'entre eux et surtout les guerres
napoléoniennes ont stimulé l'essor d'une forte couche des intermédiaires levantins de religion
autre que musulmane. Simultanément, revolution du rapport international des forces, les défai-
tes de la deuxième moitié du XVIII° siècle et des premieres décennies du XIX° siècle ont oblige
la Sublime Porte de renoncer A son exclussivisme traditionnel et d'accepter les principes euro-
peens des relations diplomatiques, devenant ainsi un simple membre (et pas un des plus puis-
sants) du systeme interétatique moderne.

Bien qu'en conclusion Resat Kasaba s'efforce à nuancer sa demarche en soulignant que
les diverses parties de l'empire ont été incorporées seulement par étapes, il considere toutefois
qu'aux environs de 1820 l'Empire ottoman dans son ensemble était (MA intégré à reconomie
européenne. Cette conclusion est basée sur le recul du commerce ottomano-occidental dans les
années 1820, recut explicable par la fin de la conjoncture exceptionnelle engendrée par les guer-
res napoléoniennes. Mais le meme auteur a soutenu ailleurs, partant des mutations politiques
comme le traité commercial anglo-ottoman et le commencement du Tanzimat, que l'incorpora-
tion fut achevée seulement en 1839 (voir la presentation dans RESEE, 2/1988); un autre
chercheur, Murat Cizakça, croit base sur les réalités de l'industrie textile ottomane que
Pincorporation a eu lieu seulement au milieu du XIX ° siècle (voir Incorporation of the Middle
East into the European World-Economy, s Review s, VIII, 1985, nr. 3, p. 353-377). Ces oscilla-
tions nous rappelent que le processus de l'incorporation est extremement complexe ainsi que
toutes limites chronologiques sont forcément relatives. Mais compte tenu du fait que l'incor-
poration a eu lieu par l'établissement d'un nombre finit des liaisons économiques importantes
(exportations ottomanes des cereales et du coton, importations des textiles, des armements
et du materiel pour les chemins du fer, emprunts dans l'Occident), nous croyons que l'analyse
différenciée de ces flux et de leurs implications sur les diverses activités productives et sur les
diverses regions est une condition préalable nicessaire pour avoir une image plus claire de ce
processus.

B. M.

M. TODOSIA, I. SAIZU, Cultura si economie (Puncte de vedere din perioada interbelica ), Edi-
tura Junimea, Iasi, 1986, 304 p.

Nowadays, when science is becoming a powerful productive force, most social scientists
are increasingly aware of the fact that cultural-educational investments have an intense benefic
Impact on economic development. In such circumstances, an economist (Mihai Todosia) and
a hgtorian (Ion Saizu), both well-known for their previous studies, made a joint venture in
analysing such correlations existing in inter-war Romania.

In the general context of the debate about the new targets of the Romanian state after
the completion of national unity in 1918, the authors discuss first the opinions on increasing
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the applied functions of the various forms of education, then the concepts on the social role of
science and culture. Another chapter is devoted to the debates on the rationalization and syste-
matization of all social activities, particularly in economic enterprises and cultural institations.
Finally, the authors try to evaluate the results and implications of turning concepts into applied
universe". Good results were obtained in decreasing illiteracy, in modernizing certain enter-
prises and in developing certain industrial branches ; in scientific research Romanian scientists
also had notable contributions, in several cases even world priorities or leading positions. At
the same time there were registered also major shortcomings, especially in ensuring specialized
and medium trained manpower, as well as in applying technical innovations in the economic
field. The causes of these shortcomings should be sought less in conceptual imperfections than
in the scarcity of financial means (the Romanian state was confronted with lasting problems
of budgetary equilibria) and in the poor capacity of society and economy to assimilate the resuits
of scientific and cultural progress. This proves that convergence in general principia declarations
about the benefic implications of increasing culture is not enough by itself, that it must be
supported by the selection of appropiate ways and means and by political steps for concrete action.
The authors also suggest that inter-war debates and achievements constituted a valuable expe-
rience which alleviated the post-war take-off of Romania.

The books ends with a detailed French abstract (pp. 284-297) and an index of proper
names.

B. M.

NICOLAE STOICA DE HATEG, Scriert (Ecrits). Editie tritocmitA de Damaschin Mioc si
Costin Fenesan, Timisoara, Facia t, 1984, IV + 230 p.

Représentant typique des Lumières roumaines, reconnu spécielement en tant que chro-
niqueur du Banat, Nicolae Stoica de Hateg (1751-1833) a déployé une riche et constante acti-
vité d'épanouissement culturel des Roumains, dans le cadre légal de l'époque, par l'intermé-
diaire de l'école et de l'église.

Sa formation résultat des cours de l'école de Timisoara oil il a appris les langues alle-
mande, serbe et latine, l'activité en tant qu'instituteur et prétre A Corni, le département Cara..
Severin (1777-1792), ou directeur des écoles nationales non unies sur toute l'étendue du régi-
ment valaque illyr et au front de Parchidiocese de Mehadia (1792-1833), l'expérience gagné
comme prétre militaire participant A la guerre turco-autrichienne (1788-1791), sont réfléchies
dans l'effort d'éclairer les Roumains de Banat, par les moyens les plus divers qui se trouvaient
A sa disposition : la rédaction des manuels, les traductions et les commentaires des textes de la
littérature de circulation A l'époque ; la création des circulaires contenant des conseils moraux
et pratiques ; les chroniques écrites en roumain, en allemand et en serbe.

En suivant la mise en valeur, A un haut niveau scientifique de l'héritage de Nico/ae
Stoica de Hateg, les Aditions I Faca » de Timisoara ont recouru A l'expérience de deux chertheurs
fidèles A Phistoire de Banat : le regretté Damaschin Mioc et Costin Fenesan. A leur competence
professionnelle et A leur zéle nous devons la nouvelle édition des Ecrits de l'illuministe de Banat.
L'actuelle edition comprend des textes moins connus mais extrAmement intéressants en ce qui
concerne les nouveaux éclaircissements sur le caractère d'Aufkldrer de l'auteur. Il s'agit de la
Chronigue et de Mehadia et de Baile Herculane (pp. 1-74) ; Les Recits des ancetres pour les écoliere
roumains (pp. 75-163) ; Varia (pp. 164-215). En fait, s'imposent, au cadre de la dernière
section de l'édition, des textes moins importants mais représentatifs pour les préoccupations
culturelles qui ont duré toute la vie de Nicolae Stoica de Hateg ; Chanson (pp. 166-174) ; Le
catalogue de la collection numismatigue (pp. 175-194) ; Circulaires (pp. 195-204) ; Notes (pp.
205 215).

Les textes rendus au circuit scientifique par l'actuelie édition jouit dans tous les cas des
traductions compétentes et, IA oil il est nécessaire, des notes explicatives. Celles-ci complétent
certaines informations offertes par Nicolae Stoica de Hateg, corrigent certaines opinions erronée
et envoient le lectern. A une bibliographie nécessaire.

Mine si, jusqu'A présent la contribution de Nicolae Stoica de Hateg au développement
de la culture et, surtout, de l'historiographie nationale A l'époque des Lumière n'a pas été
méconnue l'édition due A D. Mioc et A C. Fenesan apporte des complètements nécessaires et
des nuances au profil d'un lettré encyclopédiste par exemple son impressionnante collection
de monnaies, remassée, selon les forces et la science de Nicolae Stoica de Hateg. Cependant,
les circulaires rédigées en tant que directeur des écoles nationales roumains des régions de la
frontiòre du Banat et en tant qu'archiprétre de Mehadia prouvent, d'une manière convaincante,
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les dimensions des preoccupations d'un intellectuel qui croyait :wee toute la sincérité dans les
douvoirs bientaisants de la culture et spécialement de l'école roumaine.

I. M.

VICTOR NEUMANN, Vastle Maniu, monografie istoricd, Editura Faca o, Timisoara, 1984,
212 p.

II fallait vraiment beaucoup de bonne volonté pour aller choisir parmi les hommes poli-
tiques et les écrivains ou journalistes de la generation de 1848 la figure un peu effacée de
Vasile Maniu, né en 1824 A Lugoj, mort A Bucarest en 1901. L'auteur a pensé, et la preface
encourageante de Paul Cornea lui donne raison, que la connaissance de quelqu'un qui, comme
Maniu, par une activité assidue, quoique sans éclat, aura contribué au développement de la
culture nationale pouvait Atre utile. En effet, pour comprendre ce mouvement qui, au cours
de la seconde moitié du XIX° siècle, a dote /a Roumanie d'institutions modernes, U est indis-
pensable d'étudier le milieu d'origine et la carriere de ceux qui ont forme les couches moyennes
de la nouvelle classe dirigeante roumaine. Mais V. Mardi% était un homme tranquille, aux qua-
tités modestes : il n'a presque pas de biographic. Alors, s'appuyant sur la riche collection de
-documents personnels héritée par les descendants, l'auteur a divisé son sujet en quatxe chapitrea
qui traitent successivement de la formation intellectuelle de Maniu, de son action politique,
de ses etudes historiques (completement oubliées aujourd'hui) et d'un aspect inattendu de ses
preoccupations, le theatre.

La famille. dont V. Maniu n'est pas le membre le plus illustre et qui allait donner plus
tard une femme-peintre et un poète, est originaire d'un village du Hateg et elle se targuait
d'appartenir A la petite noblesse, mais le pere était marchand Un heureux essai de reconstituer
a bibliothéque de V. Maniu retrouve une solide culture classique et des lectures judicieusement
choisies (A. L. Schltizer, Savigny, Guizot). Apres des etudes de droit A Budapest furent-elles
jamais achevées? on peut en douter V. Maniu arrive A Bucarest comme membre d'une troupe
d'acteurs oil il tenait, avec beaucoup d'ardeur, les Mies de jeune premier. Il fit memo représen-
ter un mélodrame écrit par lui, Amélie, ou la oictime de l'amour. Sa participation A la revolution
l'entraine it revenir en Transylvanie. Il sera de retour A Bucarest en 1858, pour s'y établir
définitivement.

L'année précédente il avait publié A Timisoara une Dissertation historique, critique d
litteraire sur l'origine des Roumains de la Dacie Trajane, ouvrage de plus de six cents pages,
dont le titre est tout un programme. Il y défendait avec plus d'intransigeance que de rigueur
scientifique la théorie latiniste. Avec cette recommandation il avait gagné les éloges de la Ga-
zette de Transylvanie o et il lui devra, ainsi qu'A ses relations avec Papiu-Ilarian et KogiUni-
ceanu, la place qu'il allait occuper dans la vie publique : magistrat, parlementaire et membre
de l'Académie Roumaine. Comme journaliste et depute, il a souvent défendu les interAts des
Roumains du Banat et des autres provinces de la monarchie austro-hongroise. Qui se souvient
encore qu'il a été également, pendant de longues années, le secrétaire de la section historique
de l'Academie? Ses travaux, qui ont eu Phonneur d'etre traduits en français et en allemand,
contiennent peu d'idées originales et son grand projet d'une histoire du Banat (de l'antiquité
jusqu'A 1868) n'a jamais été realise. Cependant, il se rendait compte de la nécessité d'enrichir
'information documentaire et il se proposait de faire lui-méme des recherches aux archives de
Sremski Karlovci et de la Matica Srpska * de Novisad. Faute d'autres mérites, on lui saura
gre d'avoir soutenu l'élection de N. Iorga comme correspondant de l'Académie en 1897 (mais
n'est-ce pas I. Kalinderu qui a impose la candidature du jeune savant ?) Il est curieux de re-
marquer que V. Manta continuait d'écrire pour la sane des drames historiques sans que le pa-
triotisme qui les animait fat servi par le moindre talent litteraire.

En fin de volume, on trouve un choix de textes : discours et articles de gazette pour la
plupart, d'une eloquence d'avocat. A les lire e l'immortel Lazar découvrant la terre promise o,

le grand citoyen Heliade *, etc. on s'explique les moqueries cruelles inspirées it Caragiale
par ce genre de rhetorique. Le rapport adressé au ministre de l'Instruction Publique A propos
de la mission scientifique de 1892 offre plus d'intéret, A cause de la description qu'il contient
des collections archéologique et épigraphique de Lugo). Le Me des copistes de manuscrits,
-créateurs d'une langue litteraire commune aux pays roumains, est justement signalé par V.
Maniu, mair V. A. Urechia /eur avait déjà accordé la meme attention.

C'est avec un reel plaisir que nous saluons ce premier livre d'un jeune historien. L'on
aurait mauvaise grace A insister sur des observations de detail : Quinet a été traduit en roumain
par Alesandrina (non e Alexandru *) Vornicelu, intrépide ne peut guere signifier e entreprenant *
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L'interprétation est toujours prudente, sans encourir le reproche trop commun d'agrandir mitre
mesure le personnage étudié. Le travail scrupuleusement documenté de Victor Neumann aura
enfin rendu justice A une personnalité digne d'etre mieux connue.

A. P.

AL. ZUB, Istorie si istorici in Romania interbelica (Histoire et historiens dans la Roumanie
de l'entre-deux-guerres), Editura Junimea *, Iasi, 1989, 412 pages.

Il n'a pas fallu plus de quatre ans à l'auteur, dont Pactivité se dépense infatigablement
en plusieurs directions, pour ajouter un nouveau volume A cette histoire de Phistoriographie
roumaine qu'il est en train d'achever par ébauches successives. Si le premier de ces travaux
avait étudié la contribution des historiens professionnels ou occasionnels groupés autour de
la revue Convorbiri literare (voir notre compte rendu, RESEE. XVI. 3, 1978, pp. 609-610),
un autre livre, touffu et, somme toute, un peu décevant, De la istoria critica la criticism (Buca-
rest, 1985) avait évoqué la Methodenstreit * par laquelle furent jetées, au début du XXe siècle,
les bases de l'effort ultérieur d'une science vraiment moderne. Etape extremement riche, celle-1A,
en accomplissements, dont la plupart sont associés à trois maitres I. Bogdan, D. Onciul et
N. Iorga et A leur digne éleve V. PArvan. A ce dernier sont d'ailleurs consacrées de nom-
breuses etudes d'Al. Zub, qui ne laissent rien à ajouter tant à la biographie qu'A la bibliogra-
phie du grand archéologue roumain. Ajoutons que le débat, temporairement clos, à la veille
de la première guerre mondiale, par la victoire de P* école critique *, allait etre repris avec force
et Apreté apres 1930 et se prolonger jusque vers 1947. Une *nouvelle école * soucieuse de se
légitimer par l'illustre exemple de Xenopol avait harcelé de ses attaques, souvent déloyales, le
successeur de celui-ci, N. Iorga, dont les anciens disciples, G. I. BrAtianu, C. C. Giurescu, P. P.
Panaitescu, pour ne citer que ces trois noms, s'empressaient de prendre la releve et de contes-
ter Pautorité, écrasante pour leur jeune orgueil. De cette polémique violente, qui fut sans doute
l'expression d'une nouvelle tentative de synchronisation avec le mouvement d'idées européen,
au moment meme de la crise de Phistorisme, nous commençons A peine d'entrevoir la port&
recite, grAce A Stefan S. Gorovei qui, avec quelques autres, a rassemblé les elements du dossier,
en attendant un jugement impartial qui n'est peut-ètre pas pour demain. Mais Al. Zub n'y
touche que tres rapidement dans ses ouvrages.

Le dernier d'entre eux franchit les pas de 1914 et poursuit l'analyse de Phistoriographie
durant les vingt années de paix qui ont fourni à la culture roumaine, par les illusions de la
stabilité et de la liberte, un climat favorable A son plus haut essor.

Disons-le d'emblee, ce livre a de grands mérites. Celui d'abord de s'appliquer à faire
connaitre une époque, encore pro che tant que s es témoins demeureront presents, mais bien lointaine
dans le temps psychologique. La solution de continuité qui est intervenue brutalement fait que
la masse des lecteurs découvrira avec saisissement ce que seuls quelques gens du métier savaient
encore au sujet des hommes et des faits évoques dans ces pages. L'intéret sera aussi grand A.
l'étranger, on il semble que l'on n'ait conserve que de vagues souvenirs A ce propos, si le livre
sera, comme il le faudrait, traduit pour une large diffusion.

En mettant en cause Pattitude de nos prédécesseurs à l'égard des évènements de la period&
qu'll étudie, le livre n'est pas sans &gager une levon, et c'est un autre de ses mérites. Trop
conciliant peut-etre, lorsqu'il s'approche des strategies et des engagements politiques qui ont
obstinément divisé les historiens, Al. Zub a voulu que son ceuvre donnAt de leur labeur fecond
une image toujours exemplaire. La leçon est implicite : ce n'est pas dans leurs faiblesses
faut imiter ces personnalités, mais dans leur orientement volontaire vers Paction publique.
Occupés à construire des institutions et A guider par leur parole Péducation nationale, les his-
toriens des deux generations qui, ayant participé à l'Union de 1918, ont tAché de sauvegarder
le système qui en dérivait, se trouvent privilégiés par le choix de l'auteur.

Car Al. Zub n'est pas encore pret A nous donner une histoire des idé es historiques ;
se propose seulement de décrire Pactivité des universités, des instituts, des musées et de leurs
revues. Au centre de ce tableau, l'Académie Roumaine, avec le territoire qu'elle contrelait et
les initiatives qu'elle prenait. L'auteur, en lui accordant l'importance qui lui était due, est par-
venu A nous informer consciencieusement des conditions de la profession historique en Rou-
manic, II y a un demi-siècle. On regrette pourtant qu'il n'ait pas eu la possibilité de puiser
directement aux archives de cette institution, d'acces malaise, mais d'une richesse prodigieuse.

Au fond, la sympathie avec laquelle AI. Zub salue l'effort herolque et heureux des fonda-
teurs en dit plus long qu'll ne le pense sur lui-meme. Chacun d'entre nous se dévoile en affichant
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ses choix. Lorsqu'il remarque le reflux de la popularité de l'histoire après 1918 et, surtout,
l'affaiblissement de cette autorité oraculaire qu'on s'accordait au XIX* siècle A préter A l'his-
torien, comme nous comprenons son cuisant regret ! Curieusement, ce grand tournant aura
déterminé une méfiance envers le discours historique, en dépit de, sinon A cause de, l'accent
mis plus vigoureusement que jamais sur la tradition. Or, la tradition Al. Zub nous le rappelle,
en citant T. S. Eliot, n'est pas un héritage que l'on accepte, mais le résultat, difficilement
conquis, d'un choix conscient. Dans le sens ot1 nous l'entendons, c'est le devoir de veiller sur
un patrimoine menacé et de le défendre.

A. P.

MILAN VANKU, Nicolae Titulescu promotor al politicii de pace si colaborare In Balcani.
1920-1936, Bucuresti, Ed. Politicé, 1986, 190 p.

Connu pour ses recherches consacrées A Phistoire de relations internationales des Etats
du Sud-Est européen pendant l'entre-deux-guerres, surtout au reole de la Petite Entente et A
la dynamique de la politique étrangère de la Yougoslavie *, le Pr. Milan Vanku s'arrgte main-
tenant A la figure de Nicolae Titulescu, l'homme politique et diplomate roumain toujours inté-
ressé A l'espace balkanique, artisan notoire du Pacte d'Athènes (9 février 1934), comrne instru-
ment de défense de la paix et de l'intégrité territoriale de tous les pays de la zone dans la
quatrième décennie de notre siècle. Son penchant pour la personnalité de Titulescu date de
presqu'un demi-siècle selon l'aveu de l'auteur lorsque la presse yougoslave, que l'ancien
lycéen de Vitae lisait toujours, évoquait fréquemment les idées et les actions politiques de cet
illustre représentant de la diplomatie européenne de l'époque.

Les fouilles dans les plus importantes archives yougoslaves et étrangères, y compris rou-
maines, et une lecture attentive et sereine de l'historiographie du sujet, dont celle roumaine n'a
pas de secrets pour lui, ont offert A l'auteur une base solide d'informations pour donner au lec-
teur une image synthétique, mais fortement dessinée, du vrai rtile de Titulescu dans la politique
balkanique pendant une période assez trouble de Phistoire européenne. Milan Vanku a réussi de
discerner les motivations réelles et profondes de cette politique destinée au-delit de toutes
les difficultés A instaurer un climat de sécurité et de confiance entre les gouvernements de
cet espace, situé au carrefour des intértts tellement différents et contradictoires, dont les origines
se trouvaient aussi bien A l'extérieur qu'A l'intérieur de la zone.

L'auteur a le mérite d'esquisser un tableau bien équilibré des efforts de Titulescu, en
vue d'accomplir ses projets, de saisir les dangers qui menaçaient le combat publique de l'homme
politique roumain contre le révisionnisme et le fascisme, de mettre en relief ses succès dont les
échos ne se sont pas éteints après sa chute (aortt 1936).

Un livre intéressant, dont l'analyse pertinente le rend utile aux lecteurs attirés par la
politique internationale aux Balkans des année,s '20 et '30.

C. I.

ALEXANDRU DUTU, Dimensiunea umand a istoriei, Bucurefti, Editura Meridiane, 1986,
301 p.

Des études représentatives pour le courant historiographique lancé par les Annales de
la plume de Georges Duby, Robert Mandrou, Michel Vovelle, Roger Chartier et, bien entendu,
Lucien Febvre sont rassamblées dans ce volume dans lequel le lecteur trouve aussi un texte de
Hugo Dyserinck et des pages subtiles de Pceuvre de nos savants Nicolae Iorga, G. M. Canta-
cuzino et Nicolae Cartojan, d'autres tirés d'un livre de l'américain Walter J. Ong, ou bien
d'un écrit de Nicodème l'Hagiorite qui fut aussi l'un des deux éditeurs de la Philokalia tan hieriin
nZptikon. Les fragments anthologués sont divisits en quatre sections : It Perspective * (Perspecti-
ves), *Ce se schimbtt §i ce /*nine * (Ce qui change, ce qui reste), s inchipuirea, chipul strAinului
0 al omului exemplar * (L'imaginaire, l'image de l'étranger et de l'homme exemplaire), e Cartea
si dorinta de fictiune a omului * (Le livre et la necessité de fiction) précédées par quatre essais
appartenant A Al. Dutu : Culturile vazute dinAuntru (Les cultures perçues de l'intérieur),
e Chipul copilului si al Ifigeniei * (L'image de l'enfant et celui d'Iphygénie), De la Torcello

* Voir Mala Antanta, 1920-1938 (La Petite Entente, 1920-1938), Titovo Unce, 1969;
Mica Infelegere si politica externd a lugoslaoiei, 1920-1938 (La Petite Entente et la politique
étrangère de la Yougoslavle, 1920-1938), Bucarest, 1979.
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la Voronet si la baroc s (De Torcello à Voronet et au baroque), 4! Intoarcerea lui Martin Guerre
(Le retour de Martin Guerre). Tout cela sous le générique très bien choisi de Sensibilitate
imaginar *(Sensibilité et imaginaire). Apras ce bref apereu sur la structure composite du volume,
essayons de faire le point sur les lignes de force et l'intérat que suscite le livre.

Au point de vue épistémologique, la tentative de rassembler des auteurs et des textes
d'une grande diversité, appartenant à des époques et cultures différentes, pourrait atre une dé-
marche risquée : en effet, quel epistame (ou, en termes kuniens, quel paradigme) prend contour
par les contributions d'un coryphée comrne Nicodame et, respectivement, par celles de notre
protéique Iorga ou d'un nouvel historien comme Michel Vovelle ? Qu-est-ce que lie, au delk
des siacles et des frontiares, inexpugnables it un premier abord, les personnalités choisies pour
eette anthologie ? Bien entendu, les réponses doivent &re trouvées à l'intérieur de la méthodo-
logie de l'historiographie et fondées, éventuellement, sur des arguments tirés du livre.

En premier lieu il s'agit de l'ambition pathétique des historiens de Annales (revue fonciée
par Lucien Febvre et Marc Bloch) comme de celle des autres, sensibles eux aussi à l'exemple des
premiers, de situer au centre de la démarche historiographique l'atre humain, surtout l'homme
quelconque et parfois mame le plus humble. Les millénaires d'histoire anécdotique et él itaire
écrite sur l'ordre du pouvoir et mesmerisée par le charisme (ou seulement par la violence) de,
ceux qui se trouvaient au sommet de la pyramide sociale ont réussi d'imposer dans la presen-
tation du passé une manière un peu gothique : sur l'arriare toDe orageuse des confrontations
entre les nations, des héros (surtout des hems couronnés) innocents ou (s'ils étaient ennemis),
abominables, se rencontraient dans des confrontations terrifiantes laissant aux masses l'uni-
que r6le de figurants, des ombres des temps révolus *. Les actes d'une telle ou telle chancellerie
impériale etaient pour les historiens fidales à cette vision de l'histoire du monde, plus importants
que la structure démographique ou les invariantes de l'imaginaire collectif, et les événements
détaillés au maximum, étaient infiniment plus bnportants que les idées, les croyances, les Welt-
bilder. Avec une application positiviste aveugle, l'historien était ainsi condamné de fouiller per-
pétuellement les archives ou les Byres des prédécesseurs, ayant comme ideal absolu la publi-
cation d'une obscure chronique de cour, d'une lettre inédite ou la description d'une nécropole.
Dans tout son travail, les plus menus détails renfermaient des années de recherche ou des mo-
ments providentiels, mais l'ensemble s'élognait de plus en plus pour devenir, finalement, intan-
gible. Parfois il semblait méme frivole, scandaleux : une vaste ceuvre au sujet ésotérique et
extramement limité (qui ne manquait pas d'atre, parfois, fantaisiste), était beaucoup plus hono-
rable que la tentative de crayonner ou de caractériser l'ensemble de la civilisation dans laquelle
await évolué le sujet. De mame, dans cette course it la recherche de l'exactitude (un complexe
d'inferiorite, nul ne l'ignore, unit humanistes et physiciens, chimistes et mathématiciens), la
derniere chose qui pouvait susciter l'interat était l'homme, l'honune quelconque.

Le fait que les verbes sont au passé ne veut pas signifier que ce temps n'existe plus dans
l'historiographie et qu'il ne serait plus dominant. D'autre part, l'image du nouveau type d'his-
toire n'est pas tout à fait une surprise la présence mame de l'Hagiorite, ou celle de Iorga
démontre que la s nouvelle histoire * n'est que la reception plus radicale d'un Mon historio-
graphique presque tout aussi riche que celui qu'il combat. Pourtant, la question essentielle n'est
pas d'établir des priorités, mais de transformer la modalité, commune aujourd'hul, de com-
préhension du r6le et des méthodes de l'historiographie, au profit du sujet par excellence qui,
j'insiste moi aussi, est l'homme.

Tant par le choix des textes que par ses propres contributions, Al. Dutu prouve que la
démarche de la nouvelle histoire reste en essence une initiative d'envergure qui se propose de
récupérer la fraicheur authentique de ce qui est humain, par la rehabilitation de certains atres
obscurs, comme Martin Guerre, ou par l'investigation de l'altérité, de l'imaginaire baroque, de
l'image de l'enfant ou de la femme, ou par l'analyse de la culture populaire. Par le retour
dans le temps et dans l'espace des cultures disparues, l'historien retrouve le présent d'une maniare
exemplaire : si nous n'avons pas réussi une récupération totale du passé écrit l'auteur it la
fin de l'une de ses etudes ce qui était d'ailleurs prévisible, et n'était mame pas possible, nous
sommes parvenus à une meMeure compréhension de nous mames, ce qui est sans doute le dessein
non avoué, mais principal de l'histoire des civilisations s.

Si les Maisons d'Editions (surtout Meridiane) publient des titres prestigieux de la nouvelle
historiographic et mettent à la portée des lecteurs les ceuvres de Fernand Braudel, Jacques
Le Goff, Jean Delumeau, Pierre Ghaunu et d'autres auteurs, si dans les publications périodiques
et dans nos volumes d'historiographie se fait remarquer une certaine vague novatrice, il convient
de noter qu'it l'origine d'un bon nombre de ces initiatives éditoriales se trouve l'intérat toU-
jours plus puissant pour une dimension humaine de Phistoire.
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Pulpudeva. Semaines philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace, 5, Sofia, 1986

Die Bulgarische Akademie der Wissenschaften fiihrt gemeinsam mit dem Institut Iiir
Thrakologie, dem Komitee fiir Kultur und dem Archäologischen Museum in Plovdiv seit dem
Jahre 1974 Semaines philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace durch, an denen
ausländische Experten und Stipendiaten beteiligt werden. Die in den Kongrasprachen er-
scheineniden Protokolle stellen wertvolles Forschungsmaterial dar. Der vorliegende 5. Band, den
G. Mihailov betreute, wertet die Veranstaltung aus, die in der Zeit vom 3.-17. Oktober 1982
durchgefiihrt wurde. Auf dieser referierten Altertumswissenschaftler der verschiedensten Sparten
aus Bulgarien, Jugoslawien, Griechenland, Rumänien, der Tschechoslowakei, der DDR, der
UdSSR, Polen, Großbritannien und Itslien fiber aktuelle Fragen der thrakologischen Studien.
Archäologische Fundberichte auf der einen und religionsgeschichtliche Probleme auf der anderen
Seite bildeten Schwerpunkte.

Irm.

Symposia lliracologica, Nee IVI, 1983 1988

Des réunions nationales dans le domaine des études thraces s'organisent en Roumanie
depuis 1978. A partir du Vie symposium, les résumés des communications sont publiés dans
des volumes parus par les soins de l'Institut de Thracologie de Bucarest, par les soins des filiales
de cet Institut ou des musées des villes qui organisent ces réunions avec le concours des auto-
rites locales. Chaque fois, la direction des équipes qui assurent la rédaction des volumes est due
au Pr Dumitru Berciu, directeur de l'Institut de Thracologie, et, as 1986, au Dr. Petre Roman
aussi. Les centres dans lesquels ont été publiés les six volumes sont : Craiova, DrobetaTurnu-
Severin, Constants, Oradea, Miercurea-Ciuc, Piatra-Neamt. Le nombre des pages et le nombre
des exemplaires s'accroissent, tout comme le nombre des auteurs (quelques dizaines dans chaque
volume) d'une année à l'autre. La présentation graphique devient toujours meilleure.

Le but de ces publications est de faciliter la diffusion des résultats et des faits nouveaux
des explications originales et des directions nouvelles de recherche concernant le substrat
thraco-dace, la symbiose daco-romaine et la genése du peuple roumain. Chaque volume com-
prend des renseignements sur les fouilles les plus récentes et sur les découvertes faites dans la
région ou l'on a organisé le symposium.

Nous essayons d'énumérer brièvement quelques contributions et voies de recherche plus
importantes qui rendent profitable la lecture de ces volumes. Une série de résumés porte sur
l'Age du bronze et sur rage du fer et surtout sur la genése des Thraces.

On fournit un riche matériel et des analyses pertinentes sur l'organisation politique et
sur les territoires des Daces, sur l'évolution de leurs systèmes de fortifications, sur leurs habi-
tats, leurs logements et leur système de batiment, sur le matériau de construction (la pierre et
son exploitation, l'argile etc.), sur l'exploitation des minérais et sur l'histoire de la métallurgie
.chez les Daces. Par l'étude des outils et des restes des céréales, l'archéologie roumaine prouve
d'une manière systématique et convaincante le fait que les Daces pratiquaient une agriculture
intensive qui, à alté de l'élevage, jouait le r6le principal dans leur vie économique, tandis que
la chasse jousit un r6le secondaire. On trouve aussi des analyses sur la production de différents
centres de la céramique, sur le commerce et sur la circulation et l'emission des monnaies, sur les
armes et sur la stratégie de lutte tant des Daces que des Romains. A c6té des données sur
le rite d'enterrement et sur les éléments artistiques pour lesqueles on préconise la réalisation
d'un répertoire, on trouve des renseignements sur les valeurs spirituelles de la civilisation dace,
renseignements puisés dans les auteurs antiques au sujet de leur religion (les rapports entre
Zamolxis et Pitagora, le cavalier thrace) et de leur profit moral.

Les recherches mettent en évidence, à travers différentes périodes, des relations entre
l'espace dace et l'espace sud-est européen, méditerranéen, de l'Europe centrale, de l'Europe
du nord, des relations entre les Daces et les Celtes. Une place spéciale occupe l'interprétation
des relations des Daces avec les Grecs et les Romains avant que la Dacie soit conquise par
les légions romaines.

Pour la période comprise entre le He et le VIIe (Ville) siècle de n.6., les dernières
fouilles archéologiques confirment une fois de plus la continuité de la population dace spit
la conquéte romaine et la continuité de la population daco-romaine. Quelques aspects impor-
tants du processus de la romanisations concernent : le r6le des fortifications romatnes, l'éta-
blissement des localités romaines à caractére urbain en Dacie dans une période qul coincide
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avec le point culminant de Purbanisation" dans l'Empire Romain, la romanisation de certains
outils agricoles utilisés tant par les Daco-Romains que par les Daces libres. On a étudié aussi
un grand nombre de localités rurales de la mème période et l'importance du fait que la
population daco-romaine est christianisée dès les premières siècles de n.6.

Ces dernières décennies on a beaucoup travaillé pour mieux comprendre la civilisation
des Daces libres, le caractère spécifique de leur romanisation, leurs contacts avec les Daco-Ro-
mains, leur contribution A l'influence exercée par le substrat des Roumains.

Les volumes que nous présentons fournissent aussi des données sur la période des grandes
migrations ; on trouve de précisions multiples sur les invasions successives, et sur les relations
de la population daco-romaine avec VEmpire romain d'Orient.

Une discipline qui trouve une place toujours plus importante dans ces volumes est la
linguistique. On discute les arguments pour considérer le thrace et le dace comme deux idiomes
distincts, on suppose que le dace avait des dialectes, on propose quelques étymologies daces
pour des mots roumains (en discutant des faits de l'albanais aussi). De l'examen de la diffusion
dialectale des mots provenant du substrat, on tire des conclusions importantes concernant la
continuité des Roumains au nord du Danube, on étudie le substrat de l'aroumain etc.

II y a aussi des résumés qui mettent en évidence des survivances daces dans le folklore
roumain.

Pour conclure nous soulignons encore une fois l'intérAt de ces publications pour les
ètudes sud-est européennes, non seulement par l'objet de l'investigation, mais aussi par les
nombreuses références que les spécialistes roumains font aux résultats des recherches entre-
prises dans les autres pays de la zone.

C. V.
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