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L'Europe des petits pays réflexions actuelles *

SMALL COUNTRIES AND PERSISTENT STEREOTYPES

ALEXANDRU DUTU

On the 22nd of June 1869, John Hay, the secretary of the Americ-
an legation in Vienna, recommended in his report sent to the Secretary
of State Hamilton Fish a closer cooperation with the Habsburg Empire.
"The first of these grounds is the fair conduct of Austria during our recent
troubles when we were assailed at once by slave-holding treason and Euro-
pean malice. Her conduct -will be the longer remembered and the more
appreciated by the American people, from the stilking contrast it presented
to the unfriendly behaviour of other gevernments from whom we had
expected at least an equal regard to international law and international
courtesy ; but which believed with the "London Times" that the United
States "were at the end of their brief history". On the 18th of November
1862 Mr Seward wrote to Mr Mottey "The dignity, justice, forbearance
and moderation which the R. I. Government has practised in regard to
the unhappy civil war in which we are now engaged will be preserved
among the grateful incidents of the most critical era in our national life.
It will be strange if it do not result in the establishment of a permanent
friendship between the two countries". On the llth of June 1867 Mr
Mottey in delievering to the Emperor in person his letter of recall said :
"I have great pleasure in saying that during the whole period, including
four years of Civil war -which raged in my own country, I have found
nothing but friendly feelings and expressions on the part of your Majesty,
the Government and the Austrian people". Further on John Hay noticed
that "Austria is the least homogenous country in the world ... Her popu-
lation includes Germans, Bohemians, Slovacks, Poles, Russians, Slove-
nians-Croats, Servians, Bulgarians, Magyars, Italians, Eastern Romans,
Jews, Gipsies ..." 1.

It can be easily seen that groups that formed the population of
the State which was highly praised for the "international courtesy" have

* 'Under this headline we are publishing here a selection of the papers given at the
Rom anian-Dutch Joint Conference on The IVetherlands and Romania in the New Europe held
in Bucharest on the 1st 3rd October 1992. The Conference was opened by the Romanian
Rector Prof. Dr. Emil Constantinescu, the Dutch President J. K. M. Gevers and H. E. the Dutch
Ambassador C. F. Stork. Papers were delivered by J. K. M. Gevers, Alexandru Dutu, J. W. M.
de Wit, J. Th. Leerssen, I.ucian Boia, Daniel Barbu, Nicolae Serban Tanasoca, Cornelia Papa-
costea-Danielopolu, Andrei Pippidi, C. Hilbrink, Th. de Boer, Adrian Miroiu, Sorin Alexan-
drescu, Ilie Bädescu, A. Gerrits, Mihai Coman, Zoltan Rostas. The organizers of this first
meeting were Prof. Sorin Alexandrescu from Amsterdam and Vice-chancellor Adrian Nicolescu
and Prof. Alexandru Dutu from Bucharest. We added Maurice Pearton's article which addresses
a similar aspect.

National Archives of the United States, Washington, Microfilms Austria Hungary,
1869.

Rev. Ètudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 5 10, Bucarest, 1993
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o Alexandra Dutu 2

since the middle of last century changed their names : as well the "Bohe-
mians" as the "East Romans" have acquired a new identity. But by the
middle of the 19th Century even British journalists who were more fami-
liar with Eastern Europe than American diplomats did not adopt a uniform
orthography when speaking on the Romanians : "the Roumanish nation"
is sometimes called "the Romanians", "the Romnans" or more often the
"Wallachians and Moldavians". While Romanians pleaded their cause in
a passionate manner ("we desire the union because it already exists in
our hearts, because we have the conscience of our common destinies and
of our identical mission"), the British measured the effect that the union
of the Romanian Principalities might hm-e on their commercial interests
in Ottoman Turkey ; but "hatred of the dictatorial actions of the auto-
et atic empires" brought to light the people who lived beside the impe-
rial ceremonies 2.

It would be too rough to affirm that small people ate still unclearly
perceived by the big powers ; but it is not -uncommon to find bibliogra-
phies which ignore the main periodicals published in Balkan countries or
the classics of historical scholarship and everything that concerns intel-
lectual life and cultural tradition 3. More than that, the iron curtain has
often given the impression that all people living behind this curtain
belonged to the same family : how else can one explain the fact that
Soviet and Romanian critics of Shakespeare were put into the same group
(one may read a German review of my book on Shakespeare in Romania
which was praised for the contribution it brought to this field similar
to the one brou:72,-lit by my "compatriot" the Soviet scholar. A. .Anikst ! 4)
or that everything that was produced in this part of Europe was put
under the label "commonplace marxism" (like the volume L'Absolutisme
&quire with contlibutions signed by historians who did not accept mar-
iism 5) For a long period "Eastern Europe" was regarded as a region

2 See Trcvor J. 'lope, Dumitru Brillianu and British Public Opinion regarding the Unifi-
cation or the Romanian Principalities, 1848 1859, in : Anglo-Romanian Relations after 1821,
Ia5i, 1983, p. 27-52.

3 See the corrections made to the "World Bibliographical Series" published by Clio
Press in which have appeared volumes concerning Romania, Albania, Bulgaria, ugoslavia
Paschalis Kitromilidea, Contributions to Ball:an Bibliography. A Review Essay, "Deltio Ken-
trou Mikrasiatilcon Spoudon", 8, 1990 1991, p. 247 259. I find it quite significant that
all authors ignore contributions to intellectual life in these countries : is it because biblio-
graphers are under the influence of stereotypes ? It has been frequently affirmed that Romanian
historians are \ cry nationalistic, which sometimes is not untrue. But if one publishes a bi5lio-
graphy containing Romanian studies on South-East Europe and eliminates all contributions
referring to this area seen globally, he will thus suggest that Romanians are not interested
in area studies and prefer to contemplate only their proper profile ; it is, at least, what the
bibliography compiled by Manfred Stoy and Gerhard Seewann, Rumiinien, 1971-1980 does
suggest (see the review published in this issue).

4 See the review of Shakespeare in Romania by Alexander Dufu (sic I) published in
"Deutsch Shakespeare-Gesellschaft West", Jahrbuch 1965, Heidelberg, 1965, p. 393 395.
The author affirms innocently : "Die rumänische Forschung selbst nimmt in beachtlichem
timfang an don wissenschaftlichen Shakespeareinteresse teil. Die Literarhistoriker A. Dufu
und A. Anikst wären u.a. in diesem Zusammenhang zu nennen"...

5 In the volume Enlightencd Absolutism, 1990, the editor writes untroubled : "Marxist
approaches to the problem of Enlightened Absolutism can be followed in Matraftired Absolu-
tisme éclaire" (p. 315), although many authors of the contributions included in this volume
never accepted the Marxist approach. But who would case to peruse a book published behind
the iron curtain and, more than tbat, edited by the Marxist historian Albert Soboul ?

www.dacoromanica.ro



3 Small countries and persistent stereotypes 7

in which people sang the same melody and were satisfied with a digest
that inspired undigested articles and books : why loose your time reading
such books and keeping contacts with specialists that produced uninte-
resting texts and dangerous reports sent to the secret police ! .iNevertheless
many voices have been heard underlying the fact that people who have
suffered much are able "to return to what is essential in life" 6 and that
"Europe is not the one we know divided, sectioned into two, cut off
from her Eastern part" 7.

In order to facilitate the circulation of ideas in Europe and the
forInation of a global image of Europe we might start from the stereotypes
that hinder conununication. We hear even nowadays that what explains
dramatic conflicts, like the one in the former Yugoslavia, is the diffe-
rence between "catholic" and "orthodox" Europe, as if atrocities were
inspired by piety : but who has the patience to study the transformation
of religious attitudes hito political violence ? We also hear, whenever we
meet with a double-dealer, with someone who behaves in a different man-
ner that "byzantinism" is responsible for the tricky thought and deport-
ment : but who would embark on a long analysis of the parting of ways
in the European intellectual life of the 17th-18th centuries, when "the
technical knowledge" separated itself from "the practical knowledge",
when formulated doctrine and rigorous rationalistic norms became more
important than inspiration and traditional habits of inquiry ? It is quite
interesting to find in several texts written by "byzantine" writers a justi-
fication of the superiority of the "practical" way of looking at things :
in 1798, in an introduction to a Triodion, Grigore Ramniceanu speaks of
the many events that have transformed Romanian history into a per-
manent turmoil and did not favour the developnaent of education, print
cature and sciences. Therefore, he continues to argue, Romanians have
learned a lot from the events themselves and by contemplating God's
creation : it is like going to "life's school" 8.

This traditional point of view which puts a major stress on the
oral communication and on the transmission of knowledge from one
generation to another, what is usually called. "paradosis", does not
represent an ideal form of culture : we know quite well that violence and
pressure put on private life disolve rather easily this fragile system of
communication and of preservation of values. But it is not a type of
knowledge that has simply to be despised. The "technical" knowledge has
produced a splendid civilization, but the hold of Rationalism upon most
departments of life has obstructed as well a complete understanding of
human existence, as a better perception of the "stranger". The Rationa-
lism that sprang from "the exaggeration of Bacon's hopes and the neglect
of the scepticism of Descartes", "is certainly closely allied with a decline
in the belief in Providence : a beneficient and infallible technique replaced

e Interview mith Saul Friedliinder in L'Europe elles intellectuels, Gallimard, 1984, p. 126.
7 Jean-llarie Domenach in the same volume p. 68. See also Jacques Freymond who

clearly states : "j'ai toujours pensé qu'il était indispensable d'inclure, dans notre réflexion sur
l'Europe, les pays de l'Est comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la
Bulgarie, la Yougoslavie, avec tout leur passé historique proche du n6tre et enchevêtré dans
le nOtre" (p. 108).

8 The text is published in my book Coordonate ale culturii ronitIneVi in secolul XVIII,
1968, with some comments (p. 159 160).
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8 Alexandru Duçu 4

a beneficient and infallible God ; and where Providence was not available
to correct the mistakes of men it was all the more necessary to prevent
such mistakes. Certainly, also, its provenance is a society or a generation
which thinks what it has discovered for itself is more important than what
it has inherited, an age overimpressed with its own accomplishment and
liable to those illusions of intellectual grandeur which are the charaete-
ristic lunacy of post-Benaissance Europe, an age never mentally at peace
with itself because never reconciled with its past" 9. The truth must be
somewhere between the "teclmical" knowledge that encourages investi-
gation of the social and political milieus, but is inclined to put every-
t hing, even the most delicate mysteries of life, into categories, and the
"practical" knowledge that combines thought with action, the study
of immediacy with the presence of God, but is constantly tempted by
superficiality and expediency.

We may remember that the Byzantines imagined two planes in the
intellectual universe, a distinction perpetuated by patristic writings in
all South-East European cultures till late in the 19th century : the
"inner" one which contained the principles and the essence of things,
and the "outer" world that could be perceived by the senses. The wisdom
acquired by studying the cosmic estate was called "the wisdom of the
Hellens", while the wisdom formed by developing the knowledge of the
pneumatic world was called the "inner" one. "Just as there were two
kinds of wisdom, the outer and the inner, so there were two kinds of
experience, the tangible and the intangible, the temporal and the spiri-
tual" 1° Both worlds and both experiences had one single centre : God.
The Byzantines could not conceive that a profane world might exist,
independently from the two estates illuminated by the divine Spirit. The
"inner" wisdom transformed continuously human nature, as main tight-
ened his relations with God, while the "outer" wisdom helped man to
understand "things that do not change" the nature and things
that did not remain in the same position what we call social life.
Political thought stressed the idea that a common link existed between
God and those responsible for the well-being of the State, as well as bet-
ween God and the citizens.

The "revolution in the minds of the people" n was provoked by the
rapid growth of interest in nature and politics which gave a blow to the tra-
ditional scheme. Dissatisfaction with conditions of living prompted men
to look closer to those who lived on the opposite side of Europe : but
the Westerners had developed meanwhile a profane field mostly under the
pressure of political disputes. Hobbes, for example, affirmed that "th.ere
is no other government in this life, neither of state, nor religion, but
temporal", which means that "temporal and spiritual government are but

a On the technical and the practical knowledge see the brilliant essay of Michael Oakes-
hott, Rationalism in Politics, Liberty Press, 1991, p. 6 42.

10 Donald M. Nicol, Church and Society in the last Centuries of By:antium, Cambridge
University Press, 1979, p. 61 and the whole chapter on "Saints and scholars : the inner and
the outer wisdom".

n The expression belongs to Alexander Hamilton, see The Origins or the American Consti-
tution, Penguin Books, 1986. On the transformations that toolc place in South-East European
mentality, see my article Print Culture and the Revolution in the minds or the People : the Case
of South-Eastern Europe, "Mentalities", 5, 1988, 2, p. 25 30.
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5 Small countries and persistent stereotypes 9

two -words brought in to make men see double, and mistake their lawful
sovereign" 12. The image of "enlightened Europe" replaced the hostile
image of the "Latin West" which had designated "the other" to traditi-
onal milieus in the Balkan area. The process of modernization was more
dramatic in the Ottoman circles who discovered that the French revo-
lution had brought to surface a new world. The penetration of the new
ideas of the French Revolution into the Islamic lands was successful
because "the French Re' olution was secular the first great social and
intellectual upheaval in Europe to find ideological expression in nonre-
ligious terms" la. The secular impulse nourished the national feeling and
the fight for a better life had as a major aim the formation of the natio-
nal State. In all South East European cultures the representatives of the
Enlightenment focussed on "the idea of political emancipation and natio-
nal independence for their people, rather than replacement of Ottoman
despotism by that of some European emperor. The aspirations of the
Enlightenment, galvanized by historical experience, thus evolved from
cultural criticism and the discovery of a secular historical past to the
conception of the modern state as the matrix of the future of the sub-
jugated nations of Southeastern Europe ... In the political sphere, these
trends sustained an organicist conception of the national community
that allowed an eventual compromise with the corporatism of traditional
culture a compromise that made modern nationalism acceptable to
entrenched social élites but at the price of sacrifing the liberal impulse
of the Enlightenment" 14. More than that, the adoption of the fruits of
a long political maturation in the West provoked in South-East Europe
a concealed, but strong tension between the traditional view of the world
and the profane side of the Western world which seemed to many to have
its own autonomy : a deceiving image which encouraged a growing ten-
sion between tradition and secular modernity.

With the Romanians things went on a rather different way because the
humanists had already built up a favourable image of Rome, of the ances-
tors, by the end of the 17th century, u hich, a century later, offered an expla-
nation of the progresses made by "Latin" peoplethe Italians, the Spaniards
and mostly the French. A reverse motion took place slowly in the Romanian
culture and the traditional alterité became the new ally. This movement affir-
med itself in the milieu of the court and had some impact on the political
thinking : during Brâncoveanu's reign a certain tendency to underline the
autonomy of the temporal power vis-à-vis the spiritual power of the church
can be traced down 15. During the Enlightenment what has been for the
predecessors the "catholic" West became now the "civilized" Europe. The
stress put on the Latin origin by the humanists (Dimitrie Cantemir praised
the deeds of Charles the Great who had been severely condemned by
the Byzantines for having dared to take the title of emperor in his

12 See Basil Willey, The English Moralists, Methuen, 1965, p. 165.
13 Bernard Lewis, The Muslim Discovely or Europe, Norton, 1982, p. 51.

PaSChaliS M. Karon:Hides, The Enlightenment East and West : A Comparative Perspec-
tive on the Ideological Origins of the Balkan Political Traditions, "Canadian Review of Studies
in Nationalism", 10, 19E3, 1, p. 59.

15 See my article Constan/in le Grand dans l'imaginaire de la cour de Constantin Brdnco-
veanu, "Revue des &tildes sud-est européennes", 27, 1989, 1 2, p. 27-34.
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10 Alexandru Dinu 6

Hronicon 16) made the adoption of Western cultural forms smoother ; but
the tension appeared and does still exist, probably because the roots of
Western political institutions were not completely perceived.

What must also be taken into consideration when we try to build
up a global European history is that even among small countries there are
a lot of differences. If we compare the Romanian Principalities to the
Netherlands we have to pay attention to the "factors of change" that
played a major role in the Netherlands and to the "factors of stability"
that maintained the prestige of tradition in the Ronianian. culture. It is
the reason why we believe that while the Netherlan.ds developed a form of
cultural expansion, Romania maintained a form of cultural concentra-
tion 17 : in this form, the factors of stability dominate the factors of change
and the main concern is with continuity and maintenance of already veri-
fied principle, while the idea of man and society is vizualized in historical
perspective. The advantage is that the form of concentration is more
sensitive to practical aspects, while the form of expansion is more incli-
ned to developing technical means in knowledge and everyday life.

Small countries do not develop the same traditions and do not pro-
pose similar models. What gives a certain uniformity to whole areas and
regions is the persistence of stereotypes. South-East Europe is a region
which offers an excellent example to researches of this kind : it is an
European area, familiar to Western eyes, but nevertheless little known
and often regarded as an appendix of the continent. The greatest part of
confusion is provoked by a very feeble knowledge of the cultural traditions
of the people living in this area. Even nowadays the realities are often
covered by the many clichés and stereotypes which persist and impede the
intensification of intellectual communication.

16 Constantin Cantacuzino wrote in his history of Wallachia : "Charles whom they cal
the Great, son of Pepin, king of France, who on good account of his kindness, wisdom and
worthy nature, as histories present his deeds, was worthy and deserves to be called the Great
and be emperor" Isforia Tcirii Romitnesti in: Cronicari Munteni, 1961, p. 59.

11 "Factors of change : the orientation of the intellectual activity towards an increased
amount of new data that can develop knowledge and the priority assigned to continuous trans-
formation of the social system and of the model for humanity. Factors of stability : the orien-
tation towards the everlasting values of tradition, respect for the inherited social system and
for a model for humanity that surpasses common ways of life more at length in my book
Romanian Humanists and European Culture, Editura Academiei, 1977, p. 45 46. More pre-
cisely (since it was rather dificult to allude to religious aspects in the '70) the cultural form of
"concentration" moulded by the factors of "stability" proposes a traditional pattern of life
which stresses the priority of everything that helps man to transform his nature and to raise
it towards a God who loves man. From this point of view the social and political activity
is subordinated to religious activity since the most important thing is to become able to
identify thc presence of God : if you lose this capacity to feel and understand you are lost.
While in the West "the holy plays a permanent role in law and in politics", in the East the
holy is "outside human society" or above it. "The paradox of sanctity enabled the holy to
scatter itself widely throughout Byzantine society... It is the world of the epiphaneia, of
the sudden appearances of the gods" as Peter Brown puts it in Eastern and Western Christendom
in Late Antiquity : a Parting of Ways, in: The Orthodox Churc,hes and the West, Basil Black-
well, 1976, p. 16, 14. No doubt, this vision of the world did not remain unchanged, but the
prestige of the Orthodox Church maintained even in the 17th Century (the century of the
intellectual "revolution" in the West) the presence of the holy not only in the private life
of the people, but also in public matters. The "inner" wisdom had nothing in common with
"intimacy" and the modern "privacy". But this does not mean that the Orthodox Church
encouraged submission to "the herd", as some say. The "collective" spirit was brought in
by the "mass-man".
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CULTURE, POLITICS AND BORDERLANDS :
A SMALL-SCALE CASE HISTORY

J. TH. LEERSSEN
(Amsterdam)

AIAASTRICIIT AM) 111E NATIONALITIES OF EUROPE

The place-name "Maastricht" has come to stand for a set of treaty
negotiations on the continuing integration of Western Europe. After the
Treaty of Rome and the Single European -Act, "Maastricht" has become a
cipher, a signal, the header under which people are now debating the extent
to which the member states of the European Community should pursue
their federative goals. In the public debate, "Maastricht" has come to
designate a Euro-colossus striding towards us, with an impetus not wholly
under our control, a vision of the future that is large-scale and
disconcerting.

But Maastricht is something else as well. The real Maastricht is a
city (founded in Roman times) situated in the extreme south-eastern tip
of The Netherlands, at the point where three language areas meet (Ger-
man, French and Netherlandic). Flistorically, it was one of Europe's
main strategic fortresses at the gates of the Low Countries, and as such
was often besieged and contested by -various neighbouring powers. And
the area around Maastricht, viewed historically, offers us a picture of
territorial disinteg,ration unparall ell ed elsewhere in Europe. The Alaastricht
region was subject to so many competing spheres of influence that these
conflicting centres of gravity between them tore the area apart, over the
centuries, into a minutely splintered mosaic.

The ancien regime map of the area is like a patchwork quilt. Within
a 1, ery restricted space say, a circular area with a diameter of ca. 50
KM, wedged between the cities of Aachen and Liège certain landholders
would be in effect independent, subject only (nominally) to the German
Emperor ; their neighbours would obey the Prince-Bishop of Liège, their
neighbours would, at various points in time, be subject to the Duke of
Brabant (part of th,e Burgundian lands) or to the Duke of Gulick (part of
the Westphalian lands), to the King of Spain succeeded by the Austrian
Emperor, or to the Estates General at The Hague. Amidst all this vacilla-
tion and fragmentation, there were two waves of French rule (under
Louis XIV and in the period 1795-1815). Throughout the ancien regime,
the city of Maa.stricht itself -was a condominium shared between the Prince-
Bishop of Liège arid the Duke of Brabant (who was succeeded in his
co-suzerainty over the city by the Parliament of the United Provinces).

Thus, the Maastricht region, over the last few centuries, offers a
miniature model of a West-European type of Balkanization : a continuing

Rev. Btudes Sud-Est Europ., XXXI ,1 2, p. 11-49, Bucarest, 1993
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12 J. Th. Leerssen

fragmentation of territory under the competing attractive influence of
diverse nearby power centres. Like the Balkan, the Maastrich area s its
squarely on an ancient linguistic frontier (in this case, the one b etwe en
Germanic and Romance languages) and was the scene of conflicting
religions (in the -wars between the United Provinces and Spain, which
knew their longest and most volatile -vicissitudes here). Is is an ironic
twist of fate, then, that the heads of states of the European Community
should have negotiated the most ambitious stage of multinational Euro-
pean integration in this periphery of peripheries, this most ambivalent
of European regions I.

The Maastricht debate as it is argued out presently in Western Europe
is only a pale shadow of what has been happening in Eastern Europe
since the collapse of Soviet Communism, culminating in the frightful
tragedy of Yugoslavia. But there are qualitative, if not quantitative,
similarities. In both cases, we witness a resurgence of national/ethnic
thought. In the East, a multi-ethnic federal state is disintegrating after
the dissolution of its binding element, authoritarian communism ; while
attempts in the West at creating a multinational federacy seem to founder
in national atavisms, and extreme right-wing parties and racism are on
the rise in Germany, France and Belgium. Regional tensions become more
pronounced in Spain and Italy, while forces of separatism and irredentism
are reemerging along all the old state lines of Eastern. Europe. To be sure,
the parallel between Eastern and Western Europe is skewed because of
the huge difference in intensity, violence and actual harm inflicted ; but
given that enormous difference in degree, both halves of the European
Continent resemble each other in that they are marking the end of the
Cold War by a resurgence of old-fashioned national thought.

In this parallel, the millennial history of the disintegration of the
Maastricht region in the period 800 to 1800, well-documented as it is,
ceases to be a Lilliputian, small-scale anecdote, and may gain some appli-
cability to current developments in other parts of Europe.

Various power centres have at various moments in history extended
their sphere of influence into the Maastricht area. The prestigious imperial
city of Aachen (German) is nearby, the important religious principality of
Liège (Walloon, i.e. French-speaking) likewise, and the powerful Dukes
of Brabant marked the first Netherlandic claim on the area as early as in
the thirteenth century 2. The result of all these fluctuating and cometing
culture-political forcefields was one of territorial fragmentation, parti-
tioning and repartitioning. In some cases, a power vacuum resulted where
local nobles could maintain a neutrality and independence of sorts. The
general trend was, however, that the Maastricht region was destined to
become a peripheral area : appended, now to this state, now to another,
but always as a marginal, far-flung province far from the capital and the
state's central concerns. In fact, the area, with its minute and unstable
subdivisions of allegiances and appurten.ances, reflected until the very

1 Of course, many European institutions have been located on the great fault-line of
the West-European cultural landscape : the Germ anic-Romance linguistic frontier. Witness
locations like Brussels, Luxemburg and Strasbourg.

2 Cf. Woeringen en de orRnialie van Maasland, ed. J. Goossens (Hasselt : Vereniging
voor Limburse Dialect en Naamkunde, 1988).
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end of the ancien régime a feudal as opposed to a territorial notion of
suzerainty. By this I mean that it was not the integrity of the territory
that counted, but rather the feudal lord's desire to gain possessions where-
ver he could and thus to increase his fiscal income. That these possessions
where scattered across the map was no material disadvantage in the
.collection of taxes and offered'a variety of possibilities for fresh acquisitions.

FEUDALISII, THE STATE AND TERRITORIALIT Y

The feudal accumulation of land has little reason to avoid territorial
,disparateness. It is only in the early modern period, and usually for rea-
sons of military strategy, that rulers begin to cluster their dominions into
.serrated wholes and begin to unify their territory. The ratio of territorial
surface to length of frontiers increases steadily. We can see the process
-documented clearly, on the large scale, in changing attitudes to territorial
defensibility in seventeenth-century France. The historian Louis B. Wolf
puts it as follows :

Mid-seventeenth-century statesmen did not think in terms of lineal frontiers ; they saw
the borders of their states occupied by provinces and dependencies, cities and fiefs with
ambiguous relationships. They had no idea of "natural" or "national" frontiers, but they
did think of "defensible" ones. In the 1630's and again in the 1650's foreign armies threa-
tened to swarm on to Paris as they had done in the sixteenth century ; Richelieu, and
after him Mazarin, wished to gain control of the "gates" that these foreigners might use.
By the Treaties of Westphalia and of the Pyreness, Mazarin had secured some control
of the "gates" in Alsace (except Strasbourg), Flanders, and Artois, as well as on the
Pyrenees frontier, but Lorraine and Dunkirk still remained of the foreigners, and from
the flatlands of the Spanish Netherlands to the hilly frontiers of Luxembourg, there
were roads and cities that might assist an assault on the French kingdom. It would be
absurd to assume that preoccupation with the "gates" of his kingdom was the sole axis
oi Louis' policy, but it is equally false to fail to recognize his concern.

Wolf sketches how this older, "feudal" notion of national frontiers
gives way to a more modern notion towards the end of the century. One
of the salient facts to emerge during Louis XIV's Dutch Wars was

the importance of a defensible lineal frontier. The old frontiers made up of "provinces
with their dependencies", and thereby complicated by irrational enclaves and feudal
overlappings, had been satisfactory enough before the rise of the new armies and the
new conceptions of political military power. A "province with its capital city" could be
a satisfactory "gate') in Richelieu's parlance, but what was now needed was a frontier
that could be defined and more easily defended by "lines" to prevent marauding enemy
detachments from collecting "contributions9' by invading the kingdom. Vauban had
seen this in 1673 when he urged "by treaty or by a good war" that the irrational "pele
mélée" of French and Spanish fortresses scattered here and there on the frontier should
be made into a pre carré, a rational "dueling field", that could be defended without
excessive costs. The Treaty of Nymwegen did aNnay with much of the irrationality on
the frontier with the Spanish Netherlands [...1 3

Thus, the early modern period witnesses a change in the concept of
the state : from what used to be a collection of disparate and far-flung
appanages linked by their shared dependence upon a single ruler (who
might indeed well say "l'état, c'est moi"), the state begins to connote

2 Louis B. Wolf, Louis XIV (New York : Norton, 1968) pp. 189, 403 404.
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something that occupies a specific territory. In fact, territoriality has
now become one of the defining chaiacteristics of statehood in modern
international law.

CULTURE AM) TERRITORY

More importantly, the territorial homogenization process paves the
-way for -what was later to be called nationalism : for attachment to one's
country frequently means attachment to the territory occupied by one's
home nation, and nationalism as an ideology can even be defined as the
equation between ethnicity and territory. Thus, in Ernest Gellner's autho-
ritative book Nations and .Nationalism (Oxford : Basil Blackwell, 1983),
the ideology of nationalism is defined as the desire to achieve congruence
between cultural and political borders. As such, nationalism is a form of
romantic idealism : the material and territorial existence of the state
is based on (indeed legitimized by) the ideal of a cultural identity, shared
by its citizens. Hence, if, as Herder argued, each nation (Volk ) has its
own individual culture and character (the most salient of which is its
linguistic individuality), then this individuality justifies its claim to auto-
nomy in a sovereign state. Each state, therefore, should ideally comprise
one nation and one nation only, and ideally each nation should be united
under the aegis of its own state. The. cultural differences that separate
nations should, in the nationalist -view, find a territorial expression as
the political borders that separate states.

This nationalist view on human political organization was in force
from the romantic period into the twentieth century ; it is still present in
the Wilsonian notion, so important at the Versailles Peace negotiations,
of "self-determination". The only problem was, of course, that cultural
differences cannot be expressed in the sharp linear demarcations which
are political frontiers : as Gellner's book allows us to perceive, cultural
differences are not neat or abrupt, and any attempt to demarcate them
on the map by sharp lines will create minorities on either side. For that
reason, problems of irredentism, border dispute and borderline minorities
are pre-inscribed from the very outset in any nationalist political agenda 4.

THE RISE OF NATIONALISM

Gellner argues that the rise of nationalism can be explained from
specific circumstances in a given country's development : he adduces
factors such as incipient industrialization and the rise of the middle classes
to political power, and thus fixes the terminus a quo for nationalist thought
around 1800.

Here, Gellner's socio-economic explanation leaves a few questions
unanswered. Few scholars will argue with the actual date : Isaiah Berlin
already, defined nationalism as "political romanticism" ; the French
Revolution offers a well-marked transition from the federative ideals of

4 I have argued the incommensurability of cultural and political "borders" in my "Europe
as a Set of Borders", Yearbook of European Studies, 6 (1993) : 1 17.
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5 Culture, Politics and Borderlands 15

the Girondins to the unitary ideals of the Jacobins (with their république
'Une et indivisible, their centralization campaign and their crusade against
regional dialects) ; the theorists of German nationalism, Fichte foremost,
were working under the dual influence of Romantic thought and French
hegemony, and the various national movements of early nineteenth-
century Europe (Young Italy, Young Germany, Young Ireland, etc.) all
united the democratic and revolutionary ideals of 1789 with a romantic
literary agenda.

But, by the same example, one sees that the spiead of this combined
romantic-cum-revolutionary ideal could reach countries which, like
Ireland, were far removed from the socio-economic stage of development
outlined by Gellner as a prerequisite for incipient nationalism 5. Obviously,
then, there is no rigid determinist relationship between the socio-economic
conditions and the rise of the ideology. The rise of nationalism in certain
eountries, since it cannot be explained from socio-economic factors, appears
to reflect a culture-historical development, a "change in discourse", if
one likes, which can spread in relative independence from socio-economic
preconditions. That change in discourse concerns the idea of the state;
nationalism is based on an idealist notion of the state, rather than a mate-
rialist, rationalist or pragmatic one.

We can gather as much by comparing the nineteenth-century notion
of nationalism to the eighteenth-century notion of patriotism 6. The
loyalty of an Enlightenment patriot is directed towards his felloweitizens
and to the political coramunity of interests which those citizens share and
have contracted on a Lockean or Rousseauesque bases. The "fatherland"
which is the object of patriotic loyalty, in this Enlightenment sense, is a
purely socio-economic community, a polity which regulates the societal
relations between its citizens ; in short, the state is a political contrivance
which is based on material and pragmatic expediency. In contrast, the
fatherland as sung by romantic nationalists (a German like Minter, or
.an Irishman like Thomas Davis) is based, not on material or pragmatic
considerations, but on cultural ideals : the fatherland is a locus of cultural
inheritance, of language, literature, history, a temperament even, and a
shared sense of identity. It is obvious that such an idealist, culture-based
concept of nationality and statehood can only function in a philosophical
climate that, after Schelling, Fichte and Hegel has reinstated idealism ; 7
that is to say, in a "romantic" climate.

To put it bluntly : romantic idealism argues from the primacy of
culture and of abstract ideals over material reality the Hegelian notion,
which so provoked Marx, that Bewusstsein determines &in. Nationalism
as a political ideology, as defined by Gellner, can be firmly anchored in
this philosophical paradigm since it, too, argues from the primacy of cul-
tural identity and consecrates it into the foundation of material, political
organization.

5 Cf. my "Nationalisme als discours", in líe! Euro pees Labyrint. Nationalisme en natie-
Dorming in Europa, ed. Ton Zwaan et al. (Meppel Amsterdam : Boom, SISWO, 1991)
pp. 191 203.

6 Cf. Generally my "Anglo-Irish Patriotism and its European Context", Eighteenth-
-Century Ireland, 3 (1988), 1 14.

7 On the role of Hegelian idealism in these developments, cf. Karl Popper, The Open_
Society and its Enemies, vol. 2, eso. chapter 12, "Hegel and the New Tribalism".
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Can we restate our Gellner-derived model of nationalism, then, in
slightly wider terms and consider it as an attempt at organizing public
uf e, and at circumscribing its territorial forum, on the basis of cultural
categories ? At this point it becomes interesting to look, once again, at
the case of the Maastricht area.

MAASTRICHT BM ISITED3

As I pointed out before, the -Maastricht area is not only situated at
the point where various political spheres of influence overlap and compete,
it also finds itself on the intersection of three linguistic borders : between
Netherlandic, German and French. If we disregard the presence and degree-
of-variation of local, oral dialects such as Lirnburgian, Rhinelandic and
Walloon, we see the three languages historically entrenched in the three
neighbouring cities. Maastricht itself, though its bourgeoisie was frenchi-
fled during the eighteenth and early nineteenth centuries, is Netherlandic-
speaking ; Liège belongs to the French language area ; while Aachen,
erstwhile imperial coronation city of the Holy Roman Emperors, is
German 9.

It is interesting to note how in the -Maastricht area Gellner's model
is borne out by historical developments : Since the 1790s, it appears that
cultural (mainly linguistic) arguments have played an increasingly impor-
tant role in the establishment of political borders 9. The most ob-vious
recent case is that of the small area of Voeren, a small Belgian sub-region
in the centre of the Maastricht-Liège-Aachen triangle, on the Belgian-
Dutch border. The population is mixed, using either Netherlandic of French.
For that reason, the area has since the early 1960s (when its administra-
tive status was transferred from a francophone province to a N etherlandic-
speaking one) become a flashpoint in the tensions between the two lin-
guistic communities of Belgium. Village politics in this backwater even
led to the downfall of the national government in 1978, and continue. to,
bedevil the national political life in Belgium.

_Another case in point concerns the area on the Belgian-German
border. Its populations is largely German-speaking, and was annexed

8 Significantly, the latter two cities have names in all the three languages of the
area : Liége is called Luik in Netherlandic and Liittich in German, Aachen is called Aix-la-
Chapelle in French and Aken in Netherlandic.

9 The examples listed in the following pages indicate the influence of cultural arguments
in political decision-making ; but Gellner's case might just as well be illustrated the other
way around, i.e. by demonstrating the influence of political borders on cultural praxis inithe
last two centuries. Until 1800, the Maastricht area was both territorially and culturally diverse
and amorphous. As political divisions. Marriage partners are increasingly sought withia the
national frontiers ; human cross-border traffic decreases as these borders gain in importance ;
whereas the region until 1914 routinely traded in all three monetary currencies, the accepta-
bility of the national coin becomes increasingly restricted to its home country. At the linguistic
level, the use of German disappears from the Netherlandic areas ; French ceases to be spoken
in Maastricht ; the Belgian areas undergo a rapid process of frenchification, and/or a growing
political incompatibility between Netherlandic and French which until then had coexisted.
Even the choice of Christian names for newborns slowly begins to conform to "national'
patterns instead of regional ones. Cf. Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect
en Naamkunae, nos. 26 (1983), 29 (1984) ; 49 (1989) ; and Eenheid en Scheiding van de beide Lim-
burgen (Leemsarden Maastricht : Eisma, 1989).
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into Belgium after Germany's defeat in 1918. It was re-Germanized by
Hitler, and since 1945 is again part of Belgium. Flowei er, the area has
now been given a separate administrative status so as to conciliate the
linguistic rights of its German-speakers.

The very fact that Belgium and The Netherlands are two separate
countries is a reflection of Gellner's model : Following the Congress of
Vienna, the two ha,d been amalgamated in a single kingdom. However,
the francophone bourgeoisie of the South felt alienated by that kingdom's
predominantly Netherlandic bias. Liege and the fienchified bourgeoisie
of Maastricht 10 resented to send representatives to a parliament which
largely conducted its business in Netherlandic ; and in 1830 this conflict
led to the secession of the Southern half and the establishment of the
Belgian state.

Even earlier, we see that borders are drawn up with some regaid to
linguistic currency. When the arlival of French troops heralded the end
of the ancien regime in this area in 1795, new French-style departements
were created ; and it can be observed that the demarcation line between
the Maastricht department (Meuse Inférieure) and the Liege one (dépar-
tement de l'Ourthe ) was debated and adjusted with some regard to the
currency of French or Netherlandic. A Maastricht dignitary pointed out
that the contested to-wn of Hasselt should not become part of the Liege
area because of its language :

On ne parle à Hasselt [ .1 que la langue que l'on parle A Maestricht et dans toute l'éten-
due de l'arondissement. [ ] Les proces s'instruisent A cette langue à Hasselt et par tout
son district. On y tient les régistres aux délibérat ions [ let on y publie les ordonnances
dans le méme idiome.

Piagmatic, administrative reasons all but the same text goes on to
point out as a matter of common knowledge "que les Wallons de la cide-
vant principauté de Liege n'ont jamais sympatisé avec les habitans de la
partie flamande [i.e. Netherlandic-speaking, Ji]" 11. Obviously, language
is more than a mere instrument in the organization of economic and public
life : it also provides a criterion for solidarity and cultural identification.

This, however, can also be phrased the other way around namely,
that language is not just a marker for cultural individuality, the stamp

2° The extent to which feelings in Maastricht were anti-Netherlandic during the nine-
teenth century is not always sufficiently appreciated ; but cf. Tb. Wingens, "Een Maastricht
voorspel van de Belgische opstand : Het proces Hennequin (1821)", De Maasgouw, 83 (1964),
85 96. Although the city was kept under Netherlandic military control and thus remained
part of the Netherlands, secessionist feeling in the area ran so high that representations were
made to the Frankfurt Parliament of 1848 49 to have the province (which as a Duchy for-
med part of the German Bund) made parto! Germany ; cf. E. Franquinet, "Limburg en zijn
verhouding tot den Duitschen Bond", Publications de la Societe Ilistorigue et Archéologigne dans
le Limbourg, 49 (1933), 87 94.

11 Letter from the people's commissioner Roemers, at Maastricht, to the poople's
representatiNe Briez, at Brussels, dated 30 NivOse an III (i.e. 19 January 1795) ; quoted in
H. Hardenberg 6z. F. Nuyens, inaentaris der Archieven van het Arondissement Maastricht en
van het Depattment van de Nedermaas ('s-Gravenhage : Ministerie van °KW, 1946), Inleiding,
p. XIII X1V. On such border diputes cf. generally Baron Von Geusau, "De politieke
indeeling van Limburg, 1794 1839", Publications de la Soci6té historigue et archéologigue dans
le Limbourg, 39 (1903), 139 271, and J. J. de Wit & A. J. A. Flament, "De vorming der heers-
chappijen op het grondgebied van Limburg", ibid , 47 (1911).

2 C. 3803
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of a nation's temperament as it was seen by Herder and those after him,
but also, very straightforwardly and pragmatically, the medium for con-
ducting all societal transactions : legal, educational, trade. In other words,
it is possible to advocate linguistic homogeneity in a given area without
thereby betraying a "romantic", culture-based attitude towards political
relations. The model of nineteenth-century romantic nationalism usually
argues from the existence of a separate language to the existence of a sepa-
rate nationality, and thence to the right of separate, autonomous nation-
hood in a sovereign state. But to the extent that language is also, in prag-
matic and non-"cultural" terms, the medium through which legislation
and the formal organization of the relations between citizens and their
administration takes shape, the argument from language to political
organization can be encountered in discourse antedating the rise of roman-
tic nationalism.

This poses a challenge of some interest : to which extent does pre-
industrial, pre-French-Revolution, pre-romantic political thought invoke
the ideal of linguistic homogeneity for a state To address such a question
might further enhance our understanding of the historicity of national
thought, by providing a corrective addendum to what has been said by
Gellner.

CULTURAL FACTORS IN CONSTITUTIONAL ISSUES, P1IE-1800'

Most Enlightenment thinkers seem to have studied the topic of
"national character" with some interest 12. Montesquieu offered climatolo-
gical reasons for cultural differences in his L'esprit des Lois, Hume coun-
tered this physical determinism in his eassay "Of National Characters",
and Voltaire has left us a lengthy and curious Essai sur les mceurs ; howe-
ver, the possibility that such national or otherwise cultural matters might
be seen as the natural categories or criteria on which to organize political
states, is not to be found in any of this. Certainly, then, the national-
cultural concept had not yet been enshrined in political theory at this
early date. However, a few micro-examples from historical praxis in (once
again) the Maastricht area indicate that this is not all.

The small, Netherlandic seigneurie of Stein came under Prussian
rule in 1740; this immediately gave rise to frictions, evidently inspired
by an apprehension among the populace that the administrative language
was henceforth to become German. Especially the idea that one might
face judicial proceedings in a foreign language upset people, and the matter
festered on until the end of the aneien régimeo.

An interesting parallel, this, to the anti-French argument in the
above-quoted Maastricht letter from 179.5 : the citizen (or subject) should

12 Cf. John Hayman, "Notions on National Characters in the Eighteenth Century",
Huntington Library Quartelg, 35 (1971 72), 1 17. Also, E. J. Richards, "The Axiomatization
of National Differences and National Character in the European Enlightenment : Montesquieu,
Hume, D'Alembert, Helvétius and Kant", in Komparatistik und Europaforschung. Perspektiven
vergleichender Literatur und Kulturwissenschaft, ed. H. Dyserinck & K. U. Sydram (Boon
& Berlin : Bouvier, 1992), pp. 137 156.

13 A. Munsters, "De strijd tegen het Hoogduits te Stein", De Maasgouw, 68 (1949) :
94-97.
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ideally address the authorities in his native language. This is not merelv
a matter of expediency, however, as it might be viewed by the magistrate's
and powers that be : in the case of the Stein confrontation, as well as in
other cases, the legal recognition of the local language appears to be a
moral rather than a pragmatic issue, a principle which local populations
have defended against their distant rulers as a civic right and as an
inalienable privilege. Examples to that effect go back a few centuries.
Even in the Middle .Ages, we find that local village assemblies, when recor-
ding their customs and laws, jealously mention the fact that no proceedings
be imposed upon them Which are not in their local, native langua ge.
Netherlandic-speaking Aubel warns the Brussels authorities that their
business be conducted in Netherlandic, the local language "which ever one
here may understand", and not in any other language. French-speaking
Cheratte, which falls to the Dukes of Brabant in the thirteenth century,
stipulates even in 1301 that they shall not agree to the use of any foreign
language : when the Duke's representative appears before the local assem-
bly, "ledit renthier doit apporter lettres, exploits, commission scelées,
éscrittes en Romant pour lui etre admis et receu" 14.

Such arguments are part of the larger tug-of--war between aristo-
cratic centralization and the local prerogatives of the individual commu-
nities ; a struggle which looms so large over late-medieval and early-modern
history in Northwest Europe, and which culminated in the Netherlandie
revolt against Spain. The matter of language is, therefore, to some extent
a matter of what we nowadays -woad call civil rights : no man should
have to face the authorities in a language incomprehensible or even uncom-
fortable to him. But there is more. Apparently, in many cases the cultural
argument of language can come to play a role in the issue of the political
constitution. A similar point of interaction between culture and consti-
tutional thought can be found in the matter of religion.

Language and religion : two powerful cultural rallying-points of
longstanding prominence, with a historical presence and, possibly, a record
of influence in politics transcending the periodization of nationalism offered
by Gellner. Tenets such as "the freedom to use one's own language and to
eiercise one's own religion" are both proto-democratic and proto-natio-
nalist. Therefore, to study their historical influence in a fractured but
well-documented micro-territory like the Maastricht one may be anything
but provincial and may indeed be fittingly published in a journal dedicated
to the study of South-Eastern Europe : for this material may be helpful
in our understanding of the curious way in which the aspiration towards
liberty can unleash the spectre of nationalism. It happened in post-Napo-
leonic Germany and is happening again in post-Connnunist Europe.

24 The case of these local assemblies, their relations with the Brussels authorities, and the
impact of local culture on local politics, has been studied in my article "Macht, afstand en
culturele diversitelt : Bijvoorbeeld Overmaas", Theorelische Geschiedenis, 18 (1991) : 423 433.

9 Culture, Politics and Boracrianas 19
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RESHAPING ROMANIA FOR A NEW EUROPE

ANDREI PIPP ID I

Both factors taken into account in the title I have ultimately chosen
are undergoing great changes (or, should I say, taking great chances).
The Maastricht treaty, after the French poll, is unlikely to maintain the
present pace of reform. It seems more and more likely that a charitable'
compromise will reduce the new Europe to six countries. This new Europe,
as far as its frontiers are concerned, is a very old one : looking on the inap,
we find that it stands where Charlemagne's Empire has stood, with vul-
nerable Italy as its soft belly and with Britain being sometimes a distant
island. Whether this likeness to the "regnum Francorum" is a mere
coincidence may be a matter for historical discussion, but it is not my
purpose now. Romania, too, has asked to be accepted into the Euro-`
pean Community, though this could not be foreseen for a next future.'
Since September 20, the result of the elections seems to have rolled back
the chances of acceding to the EEC, not only because it chilled the expec-
tances for a democratic renewal of what was thought to be only a tempo-
rary regime, but for economic reasons as well. The electorate has favoured
the Democratic National Salvation Front, perhaps because the present
hardships made more attractive than ever President Iliescu's populist
statements about the need for social welfare. Integration with the West
economic as well as moral and spiritual has been invoked on both sides,
but while the opposition camp took the risks of frankness about the depth
of its involvement in this cause, the President and his political friends have
never done more than paying lip-service to it. Their own position has
constantly caused suspicious since the still-born treaty with Gorbachev's
Soviet Union.

On the occasion of the Moscow putsch, the President's pronounce-
ments were ambiguous and restrictive, in contrast with what the then
Prime-Minister and one of the opposition leaders, Professor Manolescu,
had then to say. Such official positions have revealed the degree to which
geopolitical circum.stances and economic reality impose cautious limita-
tions on Romania's foreign policy. For all we know about Mr. Iliescu's
personal views, his old enthusiasm for the Soviet system has not faded,
in spite of everything that happened since the days of his schooling in
Moscow. In terms of his political vocabulary, 'realism' means that Romania
can not afford to distance itself from its powerful Eastern neighbours.
Even the issue of reunification with the Romanian territories lost in 1940
and now enclosed in the Republic of Moldova or belonging to Ukraine is
discreetly handled by the Democratic National Salvation Front as a long-
term objective or even curtly dismissed. Most of the propaganda campaign
in the last weeks before the elections emphasized the dangers run by
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Transylvania in the event of a victory of the Democratic Convention ; the
coalition of opposition parties, including the Democratic Union of the Ma-
gyars of Romania, is perceived by the 'pro-Iliescu' voters as a Fifth Column,
ready to sell out the country to the great Western powers and to Hungary.

So the crisis of Romania's integration with Europe deepens. The
elections have brought a bitter disappointment for the most passionate
advocates of Europe. The experts of the International Monetary Fund
will not stop their interference in the Romanian economic reform and
this conflicts with the ideas professed by the Democratic National Salva-
tion Front on the very gradual establishment of a market-oriented econo-
my. A fierce debate on the renegotiation of privatization, on the stability
of national currency and on the rising unemployment will soon transform
itself into a controversy about independence, in Romania always an
issue which appeals to popular iusstincts. Further delay of foreign
investments might then fuel frustrated nationalism and aggressive isola-
tion.

The astonishment to find such insularity instead of a rush to join
Europe tends to diminish when one starts to review the conflicting images
of Europe and Romania in a historical perspective. Perhaps, we Romanians
are better at analysing the past than at building up the future. Anyway,
nothing else to do is left to people who, in the piesent mood of dejection,
can only question themselves why this nation has always been so reluctant
to reform itself and to merge its identity in any bloc of alliances, Eastern
or Western.

I The answer seems to ha-ve much to do with the fact that the Roma-
nians always had mixed feelings about Europe. When, in the sixteenth
century, they still believed that, by defending their own country against
the Turks, they rose in defence of Christendom, this ideal was already
substituted by a new one : civilization. To be 'civilized' provided the dis-
coverers of lands overseas with a sense of solidarity among themselves
and with a definition of themselves against the rest of the world, exactly
when the Western church was falling apart into several contrasting com-
munities, -while the Orthodox world was on its way to barbarization under
the Ottoman rule. Since then, the boundaries of Europe, which did not yet
include the Eastern and Balkan peoples, ha-ve embraced Gerniany and
Hungary in their mediaeval shapes. The Romanians, stuck on a border
which they helped to strengthen, together with the Poles and the Hu_nga-
rians, were to experience how the situation of

belonobing
to Europe is a

privilege which may be got or lost alternatively. Western travellers who
visited Moldavia and Wallachia in the eighteenth century felt that they
went ont of the space of enlightened civilization and ventured themselves
into an Orient characterized by despotical and licencious mores. Around
1800, the Danubian Principalities were in the position of buffer-states
like Iran or GeorgW, in all these cases under the shared control of neigh-
bouring Russian and Ottoman Empires. Well before cultural and econo-
mic relations with the West were resumed, before becoming independent
and even before their -unification, the two Principalities have been adopted
by Europe, which was interested in this curious breed of '111oldo-Walla-
chians' in the same patronizing way as an earlier generation had shown
its croodwill towards the Greeks. We have joined the society of European
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nations thiough a hasty Westernization, like the Russians. The Petrine
naodel has won over the possibility of an organic evolution, the state has
triumphed over the society. For one century, French and German influen-
ces have been passively absorbed until some impressive cultural and diplo-
matic performances have inspired the Romanian society with self-confi-
dence and pride. Romania's self assertion relied on its parliamentary
democracy, its free press and its Western-oriented teaching system no
less than on its resources of wheat and oil. Forging the nation took about
one century, if one understands that the process did not begin with the
1859 Union but with the Orgfanic Settlement negotiated with the Russian
authorities during the military occupation from 1828 to 1834, and that
it was brought to its (provisional) end after the First World War in the
late twenties, at the price of two concessions : a radical agrarian reforna
and universal suffrage. Passing from a provincial notoriety to a European
role was the achievement of one generation, in th.e lifetime spanning from
the Independence War to World War II. What followed was a period of
sterilizing isolation from which we have inherited our defensive complex,
inciting us to feel like living in a besieged fortress.

Now, to be for Europe or aga,inst it has become an internal pi oblem
of the Romanians (as of the Frenc,h, by the way, and in the same pro-
portion of yes versus no). The plea for integration means to rethink Roma-.
nia in terms which confer a new legitimacy after the parenthesis of com-
munist dictatorship. This requires a tactful conciliation of what were
once, at the beginning of this century, the national values, turned since
into a doctrine illustrated by its classics upheld to tbe status of tutelary
gods , with the tradition of the moderate Left from the inter-war years.
Not an easy task. But the nationalism of the extreme Right is now reemer-
ging either as the indisputable truth preciously kept by the survivors
throughout their long imprisonment, or as an expedient that the former
comunists found for both eliminating guilt and gathering popularity
against the Western-style democrats. Somehow, as the last elections
made clear, reason is overcome by feelings, a situation which confirms
what a witty French.man called "the Romanticism of young nations".

There was a constant ambiguity in the Romanian understanding
of Europe since the days when Stephen the Great or Michael the Brave
stressed the bond that attached Moldavia and Wallachia to Europe. An
emissary of the Habsburgs was told by a Romanian boyar : "God forbid
that the Westerners might ever fell into the same serfdom that we are
bearing now". But the indifference of Western allies was exposed by
Peter Raves, Prince of Moldavia, who complained bitterly that "there
were the Christians who handed us over to the Infidels". And a few years
earlier a similar mistrust, inferring a political attitude from a religious
cause, is to be found in this statement : "The whole West, with the great
Rome itself, is rotting into heresy". For two centuries, the Romanians
shared with the Greeks and other Balkan peoples the same preference for
the Turkish turban rather than the Papal tiara. The repudiation of the
catholic propaganda of missionaries, serving as pioneers of Habsburg
diplomatic activity, helped to insulate the Romanians from the ideas of
Latin Humanism. l'sTew and enticing cultural possibilities were opened
before them by the Protestant Churches of England and of tbe Low
Countries in the seventeenth century, when Prince Constantine Brancovan
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spoke of la nostra Europa and was sending students to The Greek College of
Oxford. Catholicism was more successful in Transylvania after its annexation
to the Empire : during the eighteenth and nineteenth centuries Uniates pla-
yed a dominant part in the cultural life of the Romanians. Meanwhile, the rule
of the Phanariots in Wallachia and Moldavia created a class of state ser-
vants, trained for administration and diplomacy. Their education gua-
ranteed them security in a world of inti igue and corruption, assured them
a spiritual compensation by their familiarity with Byzantine past glories,
but also prepared them for welcoming the intellectual revolution of the
Enlightenment through French language and literature. Readers of Vol-
taire and. Rousseau were engendered by readers of Fénelon and their
sons were to dispute over the merits of such fashionable authors as Lamar-
tine and Victor Hugo. Their studies abroad or their years of political
emigration enhanced a sense of duty to th.eir o-wn people that needed to
be rescued from backwardness. This has been the early career of Romanian
intelligentsia, a new class which from its emergence to the present days
has pendulated between trying to apply Western political theories to the
governance of the country and shunning responsibility by impotent revolt
against an establishment which showed scant regard to its critics.

The equivalent of what was in Russia the Slavophile-Westerner
controversy did not start here before the third quarter of the nineteenth
century. From the exaggeration of their enthusiasm for the West, which
made them say proudly : "Europe is watching us", the Romanians reacted
by expressing their disappointment and discontent. Not only had the
Paris literary and political circles received coldly the 'Moldo-Wallachian'
refugees after 1848, but at the Berlin Congress the great powers, by their
tutelage and arbitration, instigated the Romanians to fundamental disa-
greement. At the end of the two world wars to follow, the peace-makers
confirmed the frustrating feeling that Romania's fate was determined in
the imperial capitals which were the nervous centres of Europe.

The most representative of Romanian comic authors, Caragiale,
has witnessed this change of mind One of his characters declares : "let
us give Europe our example", another one is more modest : "let us give
our fraternal example to the other nations of the Latin family", but the
third answers contemptuously : "I don't care, Sir, about your Europe".
This dialogue is meaningful for the eternal conflict of two sensibilities,
the one looking towards the West, -while the other is Balkan and Orien-
tal-minded. Both are apparent in the very character of the Romanian lan-
guage, which has a Latin structure, but has been enriched by Slav and
Turco- Greek contributions, to be later relatinized through the influence of
French. With a kind of adolescent wonder that Romania does however
exist, some have called this "an enigma and a historical miracle". But a
Spanish historian, Claudio Sanchez y Albornoz, has used the same title
for one of his books España, un enigma historico, which proves that no
nation is really unique.

Like all great loves, our attitude to Europe is hesitating between
fascination and resentment. I have recently attended a conference on
Romanian identity, in London. The conclusion was that the notion of
"identity" is used to give people an understanding of how their society
functions and of its place in the world. It is not only causal 'why we
are who we are' but also normative 'why we are entitled to exist
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how and where we should' and this second interpretation is rigidly
limitative Historians, when asked to recall the past, are actually encoura-
ged to create it. For the identity they are expected to proclaim consists
namely of a choice. The physionomy of the past has been touched up by
popular feeling which, having forgotten about some experiences, is stres-
sing some others.

Tire nineteenth century acculturation, the leap forwar d from icons
to Impressionist paintings and from church choirs to Modernist music,
was the sharp break which generated a tremendous sense of excitement
in the Romanian society. This was the most ambitious effort undertaken
in our history to bring society into active participation in national life,
to bring Romania into Europe. It is now time to renew that prodigy and
to resume a dialogue with the West which was broken for half a century.
But both Romania and the West are no longer what they used to be.

It is easier for Europe to realise or even surpass the dreams of such
forerunners as the French essayist Julien Benda or that distinguished
Italian statesman, Count Sforza, who, in the thirties, hoped that conver-
gence and interdependence will prevail against autonomy. Though while
the West feels the pangs of unification, the Balkans are experiencing those
"wars of pygmies" foretold by Churchill since 1944. Romania has to work
out its own fortune during the years that lie ahead. How it will manage
to do so is not the business of a historian to say, concerned as he is more
with the past than with the future. But his knowledge of the last two cen-
turies enables him to explain that the recent vote has shown a raassive
-adherence to the status-quo in exactly the same regions that have been
previously the strongholds of serfdom. The inertia of the peasant masses
is not likely to be shaken off in a country where, as late as 1930, 77%
of the population were employed in agriculture, a percentage now reduced
to the still impressive figure of 47. The Romanians used once to consider
themselves as an 'eminently agrarian' society and they have been taught
that the peasant common attitudes passivity, fatalism, resignation
-and endurance are national virtues. This situation, added to social
-cleavages which, more than differences of cultural level, have isolated the
intellectuals, can hardly be described as encouraging hopes for a better
future. To quote Churchill again : "The foundation of all democracy is
that the people have the right to vote ... At the bottom of all the tributes
paid to democracy is the little man, walking into the little booth, with a
little pencil, making a little cross on a little bit of paper". But, if we
remember that universal suffrage in 1919 introduced into the Romanian
political life an illiterate mass of manoeuvre, and that every time the
government has tried to quicken the pace of political and economic pro-
gress, be it under the Old Regime or under the communist one, it had to
violate this system, many like myself may be tempted to reconsider
what democracy is.

At least in a society which, under the conditions of repression as
existed all over Eastern Europe unti11989, has developed a strong mecha-
nism of conformity and collaboration. Romania had the largest communist
party per capita in the world : 3.4 million members within a population
of 23 million. The right to dissent and the boldness to ask for a change are
3low to acquire after such a historical experience.
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EAST EUROPEAN STUDIES AND THE END OF
COMMUNISM : OPPORTUNITIES, CHALLENGES, RISKS

ANDRÉ W. M. GERRITS
(Amsterd am)

I does not happen often that a field of study changes beyond recogni-
tion almost overnight. Yet this is what happened to the communist coun-
tties of Europe during the revolutionary upheavals of 1989-91 and
they were the object of a typical 'western' scholarly vocation, named
East European studies 1. The dramatic, largely unanticipated changes in
Central and Eastern Europe and the collapse of the communist regimes
left the region in a state of confusion, indeed chaos with contagious
effects. `(T)here is a crisis in our party', Martin Malia writes, 'both the
one we study, and the one to which by professional vocation we all belong' 2.
What is the correlation between these two crises the crisis of Eastern
Europe and the crisis of East European studies ? Crisis, to be sure, not
only represcnts hazards. It also implies opportunities, new chances. Three
unknowns are involved here : the future of the former communist coun-
tries, the future of former communist studies in the western world, and
the extent to which these are related. In other words : will there be East
European studies in a postconninunist Europe?

!TRADITION

East European studies in its inodern, post-world war II form were
a scientific vocation based on a compromise of political and geographical
circumstances : the study of history, politics, law, culture and economy
of a number of countries in the central and eastern part of Europe (espe-
cially the Soviet Union). These countries shared a more or less similar
socio-political order : communism. Of the two component elements of
East European studies, geography and politics, the political factor was
the dominant one. This relatively young tield of study did not reach such
high authority (and large numbers of scholars and institutes) becau.se it
had to do with with Eastern Europe, but because it dealt with. comma-

1 A number of different designations have been used : East European studies, Soviet
studies, Sovietology, communist studies, Russian or Slavic studies. These are not fully iden-
tical things, even though the distinction is often rather artificial. Russian studies refer to Rusia,
both before the October revolution of 1917 and to Russia after the disintegration of the Soviet
Union. Slavic studies mostly cover the study of languages, culture and history of the Slavic-
spealcing world ; while the term Soviet studies referred to the former Soviet Union (and, occa-
sionally, the other communist countries of Europe), as did communist studies. East European
studies designates the study of Eastern Europe (and, as far as Russia is concerned, of a part
of Asia) in a more non-political, geographical sense.

2 Martin Molla, 'From under the rubble, wha t ?' Problems of Communism, XL I (January
April 1992) 1 2, p. 89.
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nism. East European studies meant in fact communist or Soviet studies.
Two disting,uishing features have formed these studies, and will determine
their future : the intimate link between East European studies and poli-
tical developments and rivalries (which led to an occasional politicization
of East European studies), and the claim of 'uniqueness', which it shares
with all other areastudies.

POLITICS

From the very beginning, East European studies were a derivative
of Russian Studies. Not until the nineteenth century Russia became an
object of regular scholarly research ; and even then interest remained lar-
gely confined to linguistics and, to use a new-fashioned term, cultural
studies. Russian studies were the local variant of more traditional disci-
plines as Oriental or Romanic studies. Due to geographical proximity
and continuous and sometimes close historical links Germany became
the centre of these Russian studies, and it remained so until the 1930s.
Here the first academic chairs and, in the beg,inning of this century, inter-
disciplinary institutions were established. The German Society for the
Study of Russia (Deutsche Gesellschaft ZUM Stadium Russlands ), created
in 1913, was the first of its kind. Economic interests and great-power
rivalries played a crucial role in this growing interest in Russia and Russian
affairs 3. However, the Gleichsehaltung which followed the National-Socia-
list takeover in January 1933, transformed East European studies into
a political Rassenkunde. Some of the academic experts were forced to
emigrate, others resigned, but most of them readily accepted the new
order, which enabled them to put some of the results of their scientific
work into political practice. 'The scholarship of the Ostforscher had been
totally harnessed to the practical exercise of power', Michael Burleigh
writes in his history of East European studies during the Third Reich..
'The subject itself had become an instrument for ruling conquered popu-
lations or, more insidiously, for affecting the inner transformation of those
set in positions of power over those people' 4. Even though none of the
experts on Eastern Europe directly influenced decisionmaking, their
authority in the ethno-political field seemed considerable. It is fair to say
that knowledge of Russia and the Soviet Union remained rather limited
before World War II, both in qualitative and in quantitative terms.
Nonscholars dominated the field.

The war brought a decisive breakthrough. Again, primarily political
developments made a more thorough kno-wledge of the region imperative.
Both the alliance against Hitler-Germany and, more important, the Cold
War and the (perceived) Soviet threat strongly increased the need of spe-
cialist in Russian affairs. The intellectual and financial centre of Russian

3 Otto Hoetzsch argued the necessity of creating a 'Society for the Study of Eastern
Europe' with reference to comparable activities shown in Great Britain, by 13ernard Paves and
his 'Rusian Review'. And most of the funds for Russian studies in Germany in the first decades
of this century came from those business circles (coal and steel) which had a particular inte-
rest in economic cooperation with Russia sand the Soviet Union.

4 Michael Burleigh, Germany turns eastwards. A study of Ostforschuny in the Third Reich,
Cambridge, 1988, p. 298 299.
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studies moved from Germany to the United States, where it remained until
today. Russian studies changed into communist studies or Sovietology,
rooted in an largely legitimized by the confrontation between East and
West. A proliferation of scholars and institutes occurred, both inside and
outside of the United States. Soviet studies became 'big business'. 'The
1950s and 60s were the golden age of Sovietology in the west', Walter
Lacquer, participant and observer at the same time, -writes with a tinge
of nostalgia. `By and large this was a period of great productivity and high
quality. . 5. It would not last, however. Sovietology was seriously affec-
ted by the decrease of tension between East and West during the first
half of the 1970s. Détente, and the apparent lack of any meaningful change,
in the communist countries, deprived it of a part of its status, audience,
funds, and intellectual purpose. In addition, traditional and 'exclusive'
paradigms as the totalitarianism approach lost their dominant position,
and were challenged by new and more 'general, rather fashionable ideas
and models from social sciences : interest groups, developmental bureau-
cracy, modernization and other concepts and theories. This is not the
place to extensively evaluate the merits and shortcomings of 'revisio-
nism' in Soviet studies. Suffice is to say that its record is highly contro-
versial' 6. Only in the course of the 1980s, public and professional interest
in the Soviet Union and Eastern Europe increased again. Once more, this
was the outcome of political events, namely radical domestic changes in the
Soviet Union. The reforms as initiated by the Gorbachev leadership gave
an unprecedented and, as it turned out, final impetus to Soviet studies.

The close link between politics and East European studies also revea-
led itself in the sometimes prominent political positions occupied by spe-
cialists on Russia and Eastern Europe from Theodor Schiemann, doyen
of German Russian studies and adviser to Kaiser Wilhem on East European
matters, and Otto Hoetzsch in prewar Germany to and including the presi-
dential advisers Zbignieuw Brzezinski and Richard Pipes in the United
States. Moreover, mainly in the interbellum period (when the record of
academic Rus sian study was still rather poor and discussions on the Soviet
Union were highly ideologically coloured) and, though to a lesser extent,
during the cold war, Russian studies were dominated by competing poli-
tical, non-scholarly sympathies and antipathies. Outspoken frienss and
foes of the Soviet *Union, played a significant though ambig,uous role.
Emigrants, of ten claiming that they were pre-eminently suitable to inter-
pret developments in their native country, not only disseminated misin-
formation (they brought the 'Protocols of the Elders of Zion' to the West,
as Lac queur notices 7) ; they also made a valuable contribution to our

6 Walter Lacqueur, 'Splendor and misery of Sovietology (I1), Nezv Times, August
1922, 33, p. 24.

6 See for a rather negatiNe appraisal : Lacquer, op. cit., p. 24, and Malta, "From under the
rub ble, what V, pp. 97 102. Some often mentioned 'revisionist' works are : Stephen F. Cohen,
Ret hinking the Soviet experience. Politics and history since 1917, New York 1985 and Sovieticus.
American perceptions and Soviet realities, New York London 1985; Jerry Hough, The Soviet
pref ects : The local party organs in industrial decisionmaking, Cambridge, Mass. 1979 ; and
H. Gordon Skilling and Franklyn Griffiths (eds.), Interest groups in Soviet politics, Prin-
ceto n 1971.

7 Walter Lacquer, The fate of the revolution. Interpretations or Soviet history, London
967, p. 170.
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knowledge and understanding of the early Soviet regime (both from an
outspoken political background, Mensheviks as Raphael Abramovich,
Theodor Dan and Boris :Nikolaevsky and disillusioned Bolsheviks like Lev
Trotsky ; and from a more distant, scientific point of view, Georgi Vernad-
sky, Michail Karpovich and others). An ahnost exclusively harmful role,
from the perspective of Russian studies as a scholarly discipline, was played
by the so-called fello-w-tiavellers. Their publications were both biased
and popular. A classical example of this genre is Soviet Communism :
A new civilisation by Sidney and Beatrice Webb. The first edition of their
book, published in 1935, siill carried a question mark ; in later editions
this was deleted.

.1 NIQL1.9 SCIENCE DISCIPLINE

The implicit staitingpoint, the raison d'Ore actually, of all areastudies
is their claim of 'uniqueness'. Their existence as a separate study is being
legitimized by a reference to the apparently unique characteristics of the
'al ea', which 'tiaditional' social sciences would be unsufficiently equiped
to fully cover and comprehend 8. Soviet studies were based on the assump-
tion that conununist countiies shared a number of socio-economie and
political shnihuities -which basically distinguished them from other parts
of the world and which enabled scholats to treat them a sa specific entity.
This claim of uniqueness was not geographically determined, as one could
expect in case of an areastudy, but was politically defined. Soviet and East
European studies were primarily communist studies. Theiefore, with the
cbllapse of communism, the claim of uniqueness lost a great deal of its
validity.

The special and independent status East European and Soviet
studies claimed, led to a rather isolated position within the field of social
sciences. Even though new techniques and ideas derived from these social
sciences entered East European studies from the middle of the 1960's,
their effect remained rather limited. In fact, historians, political scientists
and scholars in other more 'conventional' disciplines have always been
slightly suspicious of East European studies, -which were supposed to be
too much focussed on current affairs, too journalistic, and too superficial.

This criticism was not wholly tunfounded. First, contrary to what
one would expect frona an areastudy, i.e. that it attempts to cover all
aspects of a given region or country, East European studies remained lar-
gely confined to the political sphere, to the policy process. Most other
aspects of society remained outside the frame of reference of the average
Sovietologist. Specialists in communist stu.dies basically attempted to
decipher the code, the esoteric language of communist politics, tried to
interpret the invisible machinations behind the closed doors of the Krem-
lin, and to establish its political relevance. In other -words, they attempted
to draw far-reaching, often rather speculative conclusions on the basis

8 Hughes characterizes this claim of uniqueness as the product of a 'Slavophile menta-
lity' among students of communist studies, '...a (false, a.g.) belief that their own arcar of
research is somewhat qualitatively different from that of their collcgues who study other
areas of the world.' (Michael Hughes, in 'Too many facts?', Slovo, 4 (June 1991)3 13 10. 5).
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of miminal information. Second, this research into current political deve-
lopments was strongly influenced by the (self-)perception of East European
studies as a policy-relevant activity. In other words, research often served
non-academic, because political goals. Third, to a large extent indeed,
East European studies were a form of refined journalism. This further
encouraged the primacy of research into topical and political matters.

In other words, the research agenda of East European studies has
been set by public, press and politics to a larger extent than most specia-
lists- realized or wanted to admit. This 'opportunistic" character of East
European studies must have serious consequences for the future of this
specific areastudy.

111E EAST ELROPEAN BEVOLITION

It is stating the obvious when I remark that practically all specia-
lists-on the Soviet Union and the other countries of Eastern Europe were
largely caught unaware by the collapse of the communist regimes the
same regimes they had studied for decades, day-to-day. This 'failure'
to anticipate the revolutionary changes needs some comments. First of all,
to prevent any misunderstanding, the quality of East European studies
in Western Europe and the United States cannot be solely judged by their
ability to predict future developments. Moreover, drastic changes in the
communist world were foreseen to some extent, at least they were never
ruled out only the early date and the radical nature of the changes were
not anticipated9. Moreover, not even those who initiated the reforms
-were.able to foresee their outcome. The real issue, therefore, is not if the
specialists in Eastern Europe were able or unable to read the future of
the.,communist countries, but if they showed a real understanding of the
essenee or 'logic' of what was going on in the communist countries, if
they at least allowed for the changes that took place, and were more or
less able to distinguish the probabilities from the improbabilities. The
'failure' to foresee the collapse of communism was perhaps more a matter
of a lack of imagination than of the gift of prophesy.

The debate on the consequences of the collapse of communism for
East European studies initially centered around the simple and largely
irrelevant question : wh was right, who was wrong, and why ? (to quote
the title of a piece in Encounter in the summer of 1990) ". A rather simple
answerhas been given by the former dissident Alexander Zinoviev (even

9 Zbigniew Brzezinski at a Russian-American conference on Eastern Europe, in July
1988: 'I see Eastern Europe as gradually sliding into a potentially classic pie-revolutionary
situation. That is to say, on the one hand, economic conditions are deteriorating ; and, on
the other, the political situation is becoming more volatile. The gap between the two trends
is opening very wide and this created a potentially massive revolutionary situation. One cannot
dogmatically predict a revolutionary upheaval, but onc can postulate that the objective and
subjective conditions for it are present. The people are restless and the ruling bureaucratic
elites are by and large demoralized and fearful.' (Zbigniew Brzezinski, 'Special address', East-
West relations and Eastern Europe An American-Soviet dialogue, Problems of Communism,
XXXVII (May August 1988) 3-4, p. 69).

1° 'Who was Right, Who was Wrong, & Why. An Inquest on "the Death of Commu-
nism" (I), (Il)', Encounter, LXXV (July August 1990) 1, 3-18, LXXV (September 1990)
2, 24 32.
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before the Soviet Union fell apart). 'The Soviet system is sui generis',
he clahned, not without reason. 'People in the West who concern themselves
with the Soviet Union are not scientists in the proper sense of the word,
and therefore understand nothing'. He continues : 'I'm a Soviet man and
a scientist, and I flatter myself that I know what I'm talking about. ( ...)
The facts are quite simple. We can assume for all practical purposes that
the Soviet system is here for the rest of human history' II. For the time
being : exit Zinoviev !

Apart from these kind of rather exotic ideas, two almost diame-
trically opposed analytical approaches to the communist regimes (and their
collapse) can be distinguh.hed. The first position is taken by what might
be called the traditionalists, by scholars like Zbigniew Brzezinski, Robert
Conquest, Walter Laequeur, Richard Pipes and others. Like Zinoviev
they h.ave always stressed the unique nature of the Soviet system of power,
as well as its basic inability to reform. These traditionalists, who saw
their views confirmed by the events since 1989, have always strongly cri-
tized those scholars, the 'ievisionists', who denied the outspoken singula-
rity of the communist experiment, and who attempted to understand
events in the Soviet Union and Eastern Europe with categories and con-
cepts derived from modern social sciences. '(H)orrible and often grotesque
distortions of reality', founded on a basic misunderstanding of the nature,
development and future of the communist countries, was the result of
this 'mirror imaging', Lacqueur concluded bitterly. `(T)he "failure" of
Sovietology was essentially the failure of a generation' 12

So far, representatives of this revisionist 'school' paid hardly any
contribution to the discussion about the end of communism and its con-
sequences for East European studies. This is surprising, because in spite
of obvious misinterpretations, some of their research from the 1970's
and beginning of the 1980's, which were based on a less static, monoli-
thic and 'totalitarian' image of the communist countries than the one
given by 'traditional' Sovietologists, at least allowed for the possibility
of relevant political change in the Soviet Union in the near future. The
Gorbachev phenomenon as such is better explained by some of the 'revi-
sionist' works 13 than by the traditionalist approach. Although the dimen-
sion of the problems he was confronted with and his ultimate failure to
transform the Soviet Union is more in line with the latter interpretation.
On the other hand, the 'traditionalists' have always denied the possibi-
lity of a gradual and peaceful transformation of communism. For all prac-
tical purposes they excluded the probability of a communist leader that
would be willing and able to initiate the reforms Gorbachev did. And finally,
they clearly underestimated the level of disillusion of the communist
leaders, and the loss of their 'concept of purposiveness'.

The case of 'revisionist' East European studies, however, is still
being argued. Some scholars do identify the isolated position of East

11 Alexander Zinoviev, 'Why the Soviet system is here to stay', G. R. Urban (ed.), Can
the Soviet system survive reform? Seven colloquies about (he state of Soviet socialism seven decades
after the Bolshevik revolution, London and New York, 1989, pp. 49, 56, 91.

12 Lacqueur, op. cit., p. 24 ; See also Malia, op. cit., p. 97.
13 Seweryn Bialer, Stalin's Successors : Leadership, Stability, and Change in the Soviet

Union, Cambridge 1980, and Jerry Hough, Soviet Leadership in Transition, Washington D.C.,
1980.
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European studies within social sciences and its rather atheoretical nature
as the main cause of its crisis or intellectual legitimacy today. `(C)ontem-
porary Sovietology represents an akward amalgam of data collection,
_policy analysis, and journalism that is as divorced from scholarship as
sense impressions are from theory', Alexander Motyl writes shortly before
the disintegration of the Soviet Union. It has degenerated into what he
calls 'routine behavioralism', the permanent pursuit of data, in the false
belief that since knowledge is based on data, more data must mean mole
knowledge. Soviet°logy (or as far as that is concerned, East European
studies) has been largely reduced to political journalism, Motyl claims.
The only way out of the crisis Soviet°logy is facing; is to revalue theory
as an indispensable instrument of research and to reintegrate into poli-
tical sciences again 14. Motyl's analysis of the state of Russian studies is
shared by other specialists, as are his recommendations to escape this
danger of an intellectual dead end 15.

THE fill RE OF EAST ECROPEAN STUDIES

The future of East European studies rests largely on the further
developments in the postcommunist countries and in relations between'
this part of the world and Western Europe and the United. States. The
iadical changes in the Eastern part of Emope since 1989 have confronted
Russian and East European studies with both new chances and opportu-
nities, and with hitherto unknown challenges and dangeis. More precisely :
the new chances have serious drawbacks, which are directly related to
the two traditional component parts of Russian studies, namely its close
links with politics and its claim of uniqueness.

First of all, never before have the conditions for studying past and
present of Central and Eastern Europe been as good as they are today.
More relevant data than ever are available and accessible. There is ample
opportunity for scholarly discussions, debate and exchange, not only
between 'East' and 'West', but also between specialists in the region
itself. Western scholars have lost their monopoly position in contemporary
research. For the first time, Russian and East European studies have a
chance to develop as a scholarly discipline in Central and Eastern Europe
itselt However, this 'normalization' of East European studies could work
out as a threat to its very existence, namely its claim of uniqueness. The
collapse of the communist order has made most specific elements of former
Soviet studies irrelevant : the plaimed economies, the communist political
system and ideology, the international relations within the Fax Sorietica,
the socialist system of law, and many other characteristics of the com-
munist order. Russia and the rest of Central and Eastern Europe will
remain 'unique' of course, with their own history and traditions, but
then again in this respect all parts of the world are unique. And this has

1-1 Alexander J. Alotyl, Sovictology, Rationality, Nationality. Coming lo grips with natio-
nalism in the U SSR, New York 1990, pp. 1 3,9.

15 Hughes, op. cit., p. 5 10 ; and different contributions to : Helmut König, 'Nochmals
Problerne und kunftige Aufgaben der Osteuropaforschung', Osleuropa, 41 (Deco iber 1991)
12, 1218 1226.
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never justified the existence of a separate scholarly vocation. Whatever
future will have in store for the former communist countries, political
dictatorship or democracy, a markettype economy or a mixed economic
system, they will gradually lose what essentially disting,uished them from
the objects of research of other areastudies or branches of social sciences.
There is an interesting paradox here : the more data has been made avai-
lable to the specialist in Russian and East European affairs, and the better
he can perform his scholarly task, the more difficult it is to justify the sepa-
rate status of his vocation.

Second, general and scholarly interest in the communist countries
have grown immensely since the middle of the 1980's, and had a strong
and stimulating effect on Russian and East European studies. Political
changes caused this increased interest, and it might very well be that
political developments will eventually lead to a diminishing relevance
and status of East European studies. Again, the fate of Russian and East
European studies seems to depend upon external political factors, outside
the sphere of science. And in this respect, future prospects look somewhat
bleak. It is obvious that the enormous attention that has been paid by
press, public and politics to events in the former Soviet Union and Eastern
Europe during the last couple of years cannot last. In fact, it is already
decreasing. The collapse of conununism was a historical and once-only
event it will not be repeated. Therefore, the current level of interest
cannot be indicative of future concern over the region. Especially not,
because the single most important stimulus to Russian and East European
studies, great-power rivalries or the East-West conflict, has lost its tra-
ditional quality. The region is therefore deprived of a large part of its
former political relevance. Again, it seems of secondary importance if
the postcommunist countries, Russia in particular, will evolve into a
democratic or more authoritarian direction. A noncommunist Russia will
continue to play an important role in world politics, and occasional con-
flicts between Russian and the western world are quite feasible. However,
-what counts here is the combination of two factors : the end to a global
conflict between two nuclear superpowers, the United States and the
Soviet Union and their respective allies, and the end to a competitive and
hostile ideology and political order, named communism. It might be
useful, however, to distinguish beti,veen the United States and Western
Europe as far as the future of East European studies is concerned. First,
East European studies in the United States, or actually Sovietology, has
been dominated more by East-West confrontation than in Europe. Second,
Western Europe will be affected more directly by domestic and interna-
tional changes in the postcommunist countries than the United States
-will be. In other words : both historical and actual circumstances give
reason to believe that the 'crisis' of East E-uropean studies will hit our
profession much harder in the United States than in Western Europe.

CONCLUSION

One : the essential characteristic of East European studies was not
geographically but politically determined : communism. The communist
iegimes have collapsed, the Soviet Union has disintegrated. Therefore,
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East European studies as it existed dming the cold war lost a great part of
its raison d'être.

Two : Soviet studies were piimarily 'based' on a (perceived) threat
by the Soviet Union. The Soviet Union and the Warsaw Pact do no lon-
ger exist, and Russia plays a different and probably less crucial role in
Western foreign and defense policy thinking than the Soviet Union did
since World War II. The decreased political relevance of Eastern Europe
will not be compensated, at least for the time being, by any economic
interest.

Three : East European studies suffer from a crisis of political and
scientific legitimacy. Even if it succeeds to redefine its raison d'être, it
will lose its special status in Western Europe and particularly in the TJnited
States financially, politically and scientifically speaking.

Four : This crisis in East European studies is not 'absolute'. Some
of its chapters have remained untouched by the drastic political changes
that have taken place in the region (languages), others have even gained
from it (history, law, economics, regional and social studies). East Euro-
pean studies will not disappear from the curriculum of western universi-
ties. However, what was a 'unique' scientific vocation dttring almost five
decades after World War II might become one of many `tegular' aca-
demic areastudies.
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L'EUROPE DES VALEURS.
LES INTELLECTUELS ROUMAINS ET LE POUVOIR

AU DEBUT DES ANNÉES '90

DANIEL BARBU

On met toujours du sien clans l'image de l'autre. Plutôt que compte
rendu de l'altérité, celle-ci serait un miroir. La valeur d'autrui y est recoil-
nue afin de fonder sa propre axiologie sur la tension d'une différence. Ce
sont les autres qui possèdent d'habitude ce qui nous manque, ce qu'il
nous faut avoir à tout prix. A l'époque du triomphe de la subjectivité,

dispositifs de pouvoir fonctionnent selon la règle du moclèle, voire d'un
inventaire de valeurs qui appartiennent aux autres et dont Périoneé jus-
tifie la moralité et la nécessité de l'avènement au pouvoir en taut que pro-
cessus histotique. L'invention du modèle est ainsi la seule manière d'enra-
citer le consensus, qui est le propre de la fonetion politique, dans la subjec-
fivité d'un choix, c'est-à-dire d'une certaine vocation à exereer le pouvoir.

Le lendemain de la révolution de 16-22 décembre 1989, on parlait
eì Roumanie d'un « vide de .pouvoir ». Paradoxalement, ceux qui en avait
les premiers prononcé les mots venait justement de s'emparer du pouvoir.
Vide il y avait, en effet, mais il s'agissait d'un vide de vaileurs. La société
roumaine vivait depuis lóngtemps en dehors de toute référence aux valeurs,
prise en tenaille par la mise en scène omniprésente du « triomphe &erne'
du socialisme » et la faillite du projct social et économique communiste.
Entre le discours sur l'image 4 lumineuse » de la réalité et la réalité elle-
méme, A visage décevant, s'ét,endait tine immense rlage où tout effort

de solidarit0 q de regroupement était effacé par les soucis les plus el&
Mentaires. Une plage ou il fallait manifester pleinement les veitus de l'indi-
vidualisme, ou bien accepter le statut de victime.

Fait d'une minorité émeutière, l'in surrection de décembt e avait
surpris non seulement le pouvoir en place, mais aussi la société, nullement
preparée pour un changement pi ofond, mais tout simplement en quéte
-d'une certaine normalité au niveau de la vie de tous les jours. Une société
resign& d'avoir confié bon gré mal gré et une fois pour toutes la
fonction politique au Parti Communiste et dont les seuls espoirs visaient
un peu plus de bien-étre et, pour ce qui est de l'élite intelltuelle, mina
de censure.

D'un coup, Paliénation de la fonction politique fut mise en cause,
tandis que la valeur du pouvoir éclata au giand jour. D'un pouvoir qui,
potir un instant, avait donné l'impression de retiouver son propriétaire
légitime, le peuple souverain. Cependant, celui-ci n'en avait pas besoin et,
d'ailleurs, ignorait comment s'y prendre.

Rev. Ètudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 37-42, Bucarest, 1993
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Le savoir-faire des nouveaux gouvernants fut celui de jouer la carte
de la normalisation. D'abord, en transformant le soulèvement culpabili-
sant, parce que minoritaire, des habitants de Timisoara et d'une poignée
de désespérés de Bucarest, en <( revolution de tout le peuple ». Comment ?
La transmission du pouvoir était probablement déja arrangée, mais les
émeutes dans les rues soulevaient le problème de la légitimité de la succes-
sion. Alors, l'ivention d'une agression invisible, qui pouvait frapper par-
tout et tout le monde, Plinage télévisée d'un pays transformé en cité
assiégée ont fourni aux dirigeants post-révolutionnaires Popportunité
de se presenter en défenseurs du peuple, en héros de la libération.

Une fois fondé de manière presque rituelle sur le sang celui du
du Parti-Etat et de milliers d'innocents le pouvoir a évité soigneu-

sement les changements de structure et s'est engage sur la voie, très popu-
laire à l'époque, des petites réformes ponctuelles destinées à pourvoir
aux besoins immédiats et concrets des gens.

Cette stratégie a été bien réfléchie, car aucun groupe social ne pou-
vait dès lors revendiquer la paternité d'une revolution devenue nationale
et par là même anonyme et vide de toute valeur. Ensuite, les réves du
petit peuple furent accomplis, ses exigences, assez humbles, satisfaites sur
le champ. La révolution avait l'air d'être achevée et ses buts atteints
le train de -vie de la population s'était ammélioré, la peur s'était presque
dissipée, au sommet s'étaient install& des hommes à allure simple et sare,
et surtout prêts à assumer la responsabilité politique dont le peuple sou-
verain avait perdu l'usage, s'il l'a jamais eu.

Mais le pouvoir n'avait pas pris en calcul la classe éduquée, les intel-
lectuels. Tres vite, ceux-ci ont commencé à réclamer la refonte radicale
des structures étatiques, l'épuration totale de l'ancienne nomenclature
et la réforme profonde des rapports économiques. Ces revendications, mul-
tiples en pratique, relevaient en fait seulement de trois valeurs, jugées
fondementales : pluripartidisme, liberté d'expression, analyse critique du
passé communiste. Autrement dit : démocratie, liberté, vérité.

A partir de cette triple charpente devait prendre corps le nouvel
ordre politique. Pourtant, les valeurs de la démocratie et de la liberté
ne furent poit définies de favon systématique, mais simplement envisa-
gees en tant que versants de notre identité européenne retrouvée.

L'image de l'Europe a été done convoquée par les intelleetuels comme
un modèle axiologique sur lequel pouvait se braneher leur dispositif d'as-
cension au pouvoir. Mais de quelle Europe s'agit-il, au juste ? Surtout pas
de l'Europe sociale d'après Maastricht. Celle-ci reste ignorée paree que
démocratie et liberté semblent inséparables de Poption économiqu.e (néo)-
libérale. Dire que l'Europe est 6, construire, que sa proche naissanee impli-
que la mise en cause des valeurs héritées du XIX" siècle, qu'il faudra
repenser la démocratie, reposer les fondements de la liberté, s'interroger
de nouveau sur la vérité, serait démunir les intellectuels, les laisser sans
défense et sans certitudes devant un pouvoir sans valeurs. L'Europe dont
il est question dans les discours de Pélite est plutôt un continent ideal,
une république des valeurs un peu vieillotte et bourgeoise, néanmoins
assez bien portante et même enviable aux yeux des provinciaux qui
nous sommes.
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L'énonce de ces trois valeurs a revétu l'habit d'une experience
dramatique et a conduit à la creation d'un espace imaginaire, la Goiania,
logé Place de l'Université à Bucarest du 22 avril A, 13 juin 1990.

Contre le pouvoir qui avait organise le consensus populaire autour
de l'idée d'une transition lente et sans exclus, les intellectuels ont am&
nage une « zone libre du neocornmunisme », un marché de discours et de
slogans, un théâtre de valeurs, un territoire de veillée et de miracles,
administre par les étudiants et anime par les personnalités culturelles les
plus en vue. Bref, un show improvise dont les personnages principaux
étaient la liberté, la démocratie et la vérité, interprétées par des gens bien
connus ou par le premier venu. La scenographie du spectacle fut de choix
sculptures, grevistes de la faim, poésies, provocateurs, tentes, prières,
journaux, chansons, célébrités, caricatures géantes, chandelles, le portrait
du poète national, adhesions arrivées de tons les coins du pays, policiers,
Picône de la Vierge, drapeaux, incriminations du gouvernement, discours,
dames, commémoraisons des martyrs, graffiti, acclamations. Jusque tard
dans 'la nuit, les intellectuels se rencontraient Place de l'Université pour
vivre ensemble le spectacle des valeurs dont le nom méme était, quelques
mois auparavant, soit faussé, soit complètement banni.

L'enjeu était d'importance. Le nouveau pouvoir plonjeait ses mines
dans l'unanimité mystifiante d'upe mentalité collective et totalisante,
façonnée par plusieurs décennies de totalitarisme, purgée de toutes les
tensions, apte A, effacer l'accident, la mutation brusque, l'imprévu, le
conflit et les manifestations de la subjectivité. L'émotion sociale de décem-
bre 1989 était ainsi coulee dans le moule d'une expression formalisée,
celle du consensus autour des grands objectifs de la transition. Une voie
pragmatique, «sage », sans valeurs à défendre ou à proposer, sinon les
valeurs de l'unanimité, de la paix sociale et de la normalisation. Comme si
rien ne s'était passé, les citoyens devaient travailler tranquillement et
consommer les maigres fruits de leur travail, sans se casser la téte avec
d'interrogations, de questions et de demandes sur la valeur du pouvoir.

Les intellectuels qui, en tait, n'avaient ni prepare le renversement du
communisme par une opposition significative au regime, ni participé
en grand nombre aux manifestations, sauvagement réprimées, de décem-
bre 1989, se trouvaient devant une nouvelle classe politique qui, forte
d'un large soutien populaire, n'entendait guère partager avec eux le pou-
voir, parce qu'elle calculait son profit à court terme et tout partage ris-
quait de compromettre ses acquisitions.

Or, les valeurs sont les armes de l'élite. Celle-ci a monté done, en
regard du pouvoir, un modèle de société fondée sur la vérité, la liberte
et la démocratie. Ainsi naquit Goiania, berceau d'un imaginaire collectif
conçu comme une brisure de l'unanimité prônée par le gouvernement. Plus
précisément encore, comme un instrument d'accès au pouvoir.

Car cette mise en scène des trois valeurs fondamentales proinues
par les intellectuels fut un spectacle clout l'éventuel echo de masse aurait
permis le renversennent des gouvernants en place, pour la plupart des
rejetons de l'ancienne nomenclature communiste. Ce ne fut pas le cas,
puisque le message n'a pas été reçu par la majorité, confortablement instal-
lee dans le consensus de décembre. Bien plus, la Goiania fut non seulement
le cible du pouvoir, mais aussi l'objet d'une reprobation publique assez
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laige. Les gens de la rue ne sont pas habitués au theatre et aiment encore
moins qu'on se moque des b.ommes politiques auxquels ils font confiance,
à tort ou à raison. Le nom même de la république imaginaire kilo-
metre 0 d'une nouvelle Roumanie, délivrée des séquelles du communisme
était provocateur. En somme, le défi a été trop dramatique et mal éleve
pour qu'il pfit susciter à son tour un certain consensus.

La Goiania fut, en quelque sorte une revolution refaite par les
intellectuels. Le genre de revolution auraient souhaité voir s'accom-
plir spontanément, la seule capable de les porter au pouvoir, en taut
qu'administrateurs des valeurs au nom desquelles le peuple aurait
descendre dans les rues pour abattre le communisme.

Les intellectuels ont su néanmoins tirer parti de Péchec de leur
république des valeurs. D'autant plus que les frais de cette leçon histo-
rique furent cruellement payés les 13, 14 et 15 juin 1990, lors de la
venue des mineurs à Bucarest par des innocents : étudiants, voyous
véritables, grévistes de la faim, gens de passage.

La
lécrbitimité

du pouvoir, vainqueur aux elections de 20 mai 1990,
se nourrit du sang des innocents de décembre 1989. D'autres innocents,
ceux de juin 1990, ont donne aux intellectuels une légitimité alternative,
investie doréna-vant dans des actions purement politiques.

Les intellectuels vont désormais changer de strategic et essayer 4e
s'emparer de la fonction politique par un biais different. Liberte, .démo-
cratie, vérité : ces valeuxs, chantonnées, mises en vers, en images et en
discours au kilometre 0 de l'utopie parraissaient évidentes, étaient vecues
ht dramatisées par la foule d'interprètes qui remplissait la Place de l'Uni-
versité. Une fois sorties de cet espace imaginaire et clos, ces valeurs avaient
besoin d'une homolocration, d'un certain contenu, credible et acceptable
par la société. L'autórité appelée à les confirmer fut Pimage idéale de
l'Europe, voire de l'Occident atlantique.

La liberté et la democratic ont done cessé d'être des cris de guerre
pour devenir les métaphores d'une nouvelle langue de bois. La vérité fut
remplacée, dans Pordre des valeurs, par Péconomie de marché. De droite
h. gauche, du gouvernement à l'opposition, tout le monde parle liberté,
démocratie, économie de marché, Etat de droit, société civile et autres
-valeurs, censées être concretes, réelles à la portee de la main. On peut

toucher'
les mesurer, les apprendre, visiter chez elles, en Europe, les

importer, les domestiquer, les faire siennes.
Maintenant, les intellectuels se trouvent partout : dans les partis,

les institutions de l'Etat et les mouvements civiques. Ils siègent aux minis-
tères et dirigent l'opposition, ils écrivent dans les journaux et partipipent
aux elections. Pour faiie bref, ils s'approchent du pouvoir par la stratégie
du discours sur les valeurs. Et cette fois-ci, ils sont en train d'orbo.aniser
une nouvelle unanimité, bien que sectorielle par rapport à l'ensemble du
corps social.

L'ancien consensus historique fut brisé par le chômage, l'inflation,
la crise généralisée de l'économie, la corruption, l'arrogance et Picom-
pétence de a classe politque post-révolutionnaire.

Pourtant, la critique de toutes ces maladies du pouvoir en place ne
vise pas la iegulation et la guerison de la fonction politique, mais la crea-

www.dacoromanica.ro



5 L'Europe des N a leurs 41

tion d'une culture politiq-u_e
alternative'

homologuée sur le modèle euro-
peen. Cette dernière, avec sa langue de bois qui remplace le lexique mar-
xiste par le vocabulaire des valeurs à, Peuropéenne est A, son tour un eTace
clos et fictif et la matière première d'un imaginaire collectif à vocation
majoritaire. Petit A, petit, on retrace, à grande échelle, les contours de la

b
Goiania. Au lieu d'un jucrement sur la réalité, on nous propose un modèle
exemplaire de société, celle occidentale, modèle auquel manquerait seule-
ment la pratique des valeurs pour devenir une réalité locale.

Ainsi pendant la campagne électorale de septembre 1992, Popposi-

tion'
encadrée par les intellectuels, a fondé sa légitimité sur la morale et

l'histoire de la Goiania, laboratoire oil la liberté, la démocratie et la vérité
auraient existé à l'état pur. Cet hérita.ge est repris en taut que seule image
de la Roumanie qui puisse étre acceptée par une Europe (MA présente
dans le creux des valeurs proclamées jadis Place de l'Université.

Cependant, une société fondée sur le porn oir de séduction des valeurs,
et pas sur la réalité de la personne et sur de réseaux de solidarités, vivra
sans doute dans un pays à géographie utopique, 01.6 par les intellectuels
suivant une géometrie du pouvoir sans aptitudes déscriptives ou capa-
cités analytiques. Ceci nous fait eomprendre largement l'échec de l'intelli-
guentsia, réfugiée dans le bercail de l'opposition démocratique, aux élec-
tions du 27 septembre 1992.

11 est done bien naturel qu'une certaine malaise trouble la conscience
de l'élite. On ne peut pas habiter l'utopie sans courir le risque de Pidéolo-
gie. Les valeurs ont besoin, après tout, nul ne saurait le contredire, d'un
corps, d'une ratification au niveau de la personne et de l'expérience histo-
rique. Une telle malaise expliquerait pourquoi, après la disparition de la
Goiania qui était bien une expérience des valeurs vécues ensemble, en
tant que rencontre et reconnaissance l'écrasante majorité des intellec-
tuels s'est dirigée vers la solution monarchique. Car Pex-roi semble incarner
les valeurs de la démocratie et de la liberté qui auraient caractérisé la
Roumanie avant le régime communiste et qui ont cours maintenant en
Europe. Il est considéré comme une figure vivante de ces valeurs, COMMO
un témoin de leur validité. Son retour contribuerait, de façon magique et
spontanée, à Pinstauration des valeurs et, avec elles, N l'avènement au
pouvoir de Pintelliguentsia. Le thème de la vérité est elle aussi de retour
dans le sillage de Pidée monarchique : « dire la vérité » sur le passé et la
personne du roi serait Punique possibilité de convaincre le grand nombre,
attaché A, la constitution républicaine, de Putilité de la restauration monar-
chique, seule chance d'ancrer les valeurs dans la positivité d'une expé-
rience historique et de leur donner « un i,age /a-main ».

Au demeurant, douter de la -validité, de l'universalité et du caractère
coneret des valeurs c'est un crime de lése-Europe, de lèse-démociatie,
une atteinte à la liberté (écrite avec le grand L des Lumières) et à l'histoire
'rationale. Si on ose demander qu'est-ce que, aujourd'hui et par rapport
notre réalité, la démocratie on est tout de suite accusé de néocommunisme.
De la démocratie et de la liberté on ne discute pas : tout simplement on
en parle, on les proclame, on les aime, on les envie, on les -veut. Toute
mise en cause, soit-elle théorique de ces valeurs est non seulement suspecte,
mais regard& comme un obstacfe de-s, ant lequel la marche des intellectuels
vers le pouvoir pourrait achopper.
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Si on parle de la solidarit6 ou de la dimension morale de l'économie,
on risque de faire figure de populiste, de devenir objet de dérision. Le
risque de n'en pas parler est de voir naltre en Roumanie, peut-étre a courte
échéance, une société construite aux frais de la dignité de l'homme, telle
qu'elle nous est découverte par le fait chrétien.
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LES MYTHOLOGIES DU DISCOURS MEDIATI QUE

La Roumanie, décembre 1989, dans la presse écrite française

MIHAI COMAN

LA RADIOGRAPIHE D'LN DEBAT

La médiatisation des événements roumains de décembre 1989 a
soulevé de nombreux &bats. Deux ans après, analysant, avec l'éloignement
de l'anthropologue, toutes les prises de position, on peut constater qu'elles
se ramènent à une idée commune : celle de la « perte du contrede ». Ce qui
veut dire que le phénomène en question n'est rien d'autre qu'un accident
de parcours, ne met en doute ni les raisons philosophiques des médias,
ni les principes organisationnels du système de la communication de masse,
ni les valeurs ou la mise en pratique des valeurs qui définissent le profession-
nalisme dans le journalisme. De sorte que l'idée du « dérapage » accidentel
et facile b, oublier permet la déculpabilisation et, en même temps, la -victi-
misation des journalistes.

Dans les débats que je viens d'évoquer, trois types de facteurs sont
mis en cause :

le facte-ar politique : les médias ont été la victime d'une manipu-
lation orchestrée par les groupes qui eontrôlaient le pouvoir après la chute
de Ceausescu (voir M. Castex, 1990; R. Portocal6, 1990 ; V. Loupan, 1990;
S. Blétry, 1990; Th. Garcin, M. Godat, 1990).

le facteur technologique : le dérapage s'est produit à cause de la
rapidité avec laquelle les vagues d'informations et d'images ont envahi
les desks ; journalistes et public, ils ont été tous déroutés par le concret,
la force émotionnelle de l'« en direct » qu'il efit été document visuel,
témoignage radio ou texte raconté (voir S. Lindéberg, 1990, ou les opinions
de J. Daniel, J. C. Guilleband, G. Marion ou J. Y. Huchet dans « Rou-
manie. Qui a mend », 1990).

le facteur culturel : la distorsion du réel est le résultat de l'action
des filtres idéologiques et symboliques, toujours présents dans les processus
de la eompréhension. Certaines analyses, qui ont recours au savoir-faire
de la sociologie des journalistes mettent en cause les principes du fonc-
tiohnement des entreprises de presse et Pidéologie professionnelle (voir
Doy Shinar, Gina Stoiciu, 1992; M. Tibon-Cornillon, 1990), tandis que
d'autres, plus sensibles aux approehes culturalistes, évoquent la présence
de grilles symboliques dans tout discours humain (voir Cl. Fishler, 1990,
G. Stoiciu, 1991).

A mon al, is, le dérapage médiatique n'importe où et n'importe
quand il arrive est, avant tout, un phénomène d'ordre symbolique.
En taut qu'anthropologue, je considère que les processus de cognition

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 1-2, p. 43-51, Bucarest, 1993
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c'est-à-dire le long cheminement de la création de la réalité N l'aide des
instruments offerts par la culture sont rendus possibles par le jeu des
représentations symboliques. Et si l'on accepte, comine le suggère James
Carey une perspective « ritueliste » de la communication, on peut soutenir
que « the original or highest manifestation of communication (is) not in
the transmission of intelligent information, but in the construction and
maintenance of on ordered, meaningful cultural world, that can serve
as a control and container for humman action » (Carey, 1988, p. 18-19).
En conséquence le journaliste, en tant que « communicateur », participe
par son discours à la création de ces « several cultural worlds in which
people simultaneously exist » (idem, p. 67).

En taut que producteur de nouvelles, le journaliste est le traducteur
d'une certaine expérience dans les cadres d'un discours culturel il est
done, l'auteur d'une structuration narrative de la réalité, d'un découpage
idéologique et d'une classification symbolique du flux continu des
événements.

De ce point de vue (qui, bien sûr, n'est pas exclusif) le discours
médiatique reprend les vecteurs d'un autre genre de discours fondamental
pour la « création culturelle de la réalité » celui du mythe. Loin d'être'
une ile exotique dans l'histoire de l'humanité, le mythe et la « logique »
qui le produit représentent, à mes yeux, une des manières les plus effi--
caces utilisées par Phomme pour rendre intelligible le monde environnant.;

L.1 DED12COUVERTE DU MYTHE

Cela est dil au fait que le mythe fonctionne, dans toute société,
comme un instrument symbolique, capable d'offrir « une grille (d'intelli-,
gibilité note M. C.) définissable seulement par ses règles de construction.-
Pour les participants à la culture dont relève le mythe, cette grille confère
un sens, non au mythe lui-méme, mais à tout le reste : c'est-h-dire aux
images du monde, de la société et de son histoire ( ...) En général, ces
données éparses échouent à se rejoindre et le plus souvent elles se heur-
tent. La matrice d'intelligibilité fournie par le mythe permet de les articuler
sans un tout cohérent » (C. Lévi-Strauss, 1983: 199-200). Cette mise en
ordre du réel se réalime à travers le « bricolage » avec les récits et, A, Pint&
rieur de ceux-ci, avec les opérateurs binaires ; les histoires et les figures
mythologiques tissent un ensemble symbolique où chaque élément se pré-,
sente comme une version transformée d'un aubre. Les multiples permu-
tations engendrées par chaque mythe conduisent à la création « d'une table
des possibles où des groupes sociaux ( ...) trouvent des formules propres

résoudre leurs problèmes (idem : 232). Ainsi la mythologic n'est rien
d'autre qu'une vaste « machine combinatoire » qui se m.et « à la besogne »
chaque fois que les contradictions du réel se heurtent à l'« imago mundi
existante, à un certain moment, A, l'intérieur d'une culture.

Comme tout étre raisonnable, le journaliste, a recours, pour com-
prendre ce-f.qui se passe, à une matrice d'intelligibilité. Celle-ci est définie
par la culture globale et par l'environnement symbolique propre au sys-
tème des raédias (la sous-culture journalistique). En « temps normal »,
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elle organise la construction culturelle de la réalité dans les cadres de
l'« imago mundi » moderne, ladque et scientifique. Mais, dans les moments
de crise, quand, par manque ou par surplus d'informations, la compré-
hension devient difficile, le bas-fond mythologique fait surface. Pour com-
bier le vide de sens et pour structurer le récit journalistique, celui-lh com-
mence h tisser son réseau d'histoires ; grilce aux permutations symboliques
propres h la logique des mythes, chaque histoire fonctionne comme une
version transformée d'une (ou transformable dans une) autre. Ainsi, le
discours journalistique offre à son public « une table des possibles
chaque groupe social trouve les « formules propres à résoudre » ses doutes,
ses problèmes, ses aspirations.

De fait, le travail des journalistes fonctionne, dans des moments
pareils, corrune celui des « myth-makers » : les deux genres de « communi-
cateurs » diffusent et inaposent des textes qui offrent un champ de signifi-
cation, permettant à l'auditoire la compréhension et le contrôle d'un cer-
tain segment de la réalité. Ainsi, ils sont les ag,rents d'un langage syrnbolique
créateur de sens, d'un DISCOURS Culturel qui parle h travers eux, qui
développe sa logique et qui impose son code, parfois hors Padhésion consci-
ente de son créateur.

«News stories, like myths, do not tell it like it is, but rather, tell it
like it means. Thees news is a particular kind of mythological narrative
with its own symbolic codes that are recognized by its audience » (S. E.
Bird, R. W. Dardenne, 1988: 71).

LA SACRALISATION ItUDIATIQUE DE LA RÉALITÉ

L'analyse qui suit porte sur trois quotidiens : Le Monde (M), Le
Figaro (F), Libération (L) (puisqu'il s'agit d'une recherche qualitative
et non pas quantitative, les références n'épuisent pas la totalité des cas
en question ; pour simplifier, les citations vont mentionner la sigle, la jour-
née et la page). Je me suis limité A, une période comprise entre le 20 décem-
bre 1989 et le 3 janvier 1990. Bien que conscient des différences stylisti-
ques (d'ordre institutionnel et d'ordre individuel) j'ai considéré tons les
articles comme les composantes d'un système unitaire la sousculture
médiatique et d'un discours homogène celui journalistique. Tout 6c,mme
les unit& mythiques, ces textes signifient non seulement. Tár le renvoi
-h un référent événementiel, mais aussi (ou de plus) pair jeu des complé-
mentarités et des transformations qui les relient. Ftinalement j'ai envisagé
tons ces articles comme des versions ramenant, à tuavers des permutations
succéssives, h une Histoire unitaire.

Cette Histoire est celle d'une rupture 4ramatique et sanglante qui
couduit h la création, h la mise en place d'un nouvel ordre. En reprenant
un schéma traditionnel, le discours journalistique impose ce que Claude
Rivière consiare être « la mythification moderne ». Celle-lh « pour n'étre
pas cosmogonique, n'en demeure pas moin étiologique, puisque explica-
tive du comment les choses arrivent à être ,e qu'elles sont, et légitimatrice
de notre participation présente à ce projet d'instruction » (1991: 13).

Le héros de cette histoire naythique que tous les journalistes
racontent est le Peuple. Présenté tqujours en tant que foule ; et indi-
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vidualisé parfois en jeunes gens, adolescents ou enfants : « cet adolescent
( ) montrant à ses camarades comment fabriquer un cocktail molotov
( ...) ce jeune tankiste brandissant un bouquet de fleurs » (F-3, p. 28) ;
« C'est un gosse. Il a peut-étre 17 ans. Il est blond. Il épaule sa kala-
tehnikov et avance en éclaireur » (F-3, p. 11) ; « des enfants &rases par
des blindés » (M-24, p. 4) ; flottant dans les uniformes trop larges, deux
licéennes de 18 ans... » (L-26, p. 4).

Le decoupage du reel reste done prisonnier du binarisme symbo-
lique : de ce binarisme que M. Schudson considère comme essentiel pour
la logique du discours médiatique (1987, p. 18) et que les structuralistes
qualifient de clé de voûte de la logique du mythe. Ainsi la pureté de la
jeunesse s'oppose à l'impureté de la lutte et le désir de vivre contredit
les menaces de la mort. Pour lier ces valeurs contraires, le récit journa-
listique introduit une motivation fortement mythologique : le désespoir.
La foule, les jeunes « savent » qu'ils n'ont plus rien à perdre ; leur misère
est tenement « insupportable » que la mort ne les effraie plus. L'idée
de la misere (« J'ai cru voir les misérables » titre, en beau jeu de mots,.
La Semaine du 4 janvier 1990 le témoignage de Claude Malhuret) devient
le noyau symbolique d'où se developpe une autre série d'histoires mythico-
journalistiques celles des orphelins, des pauvres, des handicapés et,
méme, des gueules noires.

Le binarisme mythique est tenement ancré dans la construction du
récit que le désespoir « positif » des pauvres qui luttent pour la liberté
se voir oppose au désespoir onégatif » des « shires de la Securitate » et des

terroristes » qui, eux aussi n'ayant plus rien à perdre, continuent farou-
chement unelutte absurde (voir F-3, p. 10 et 25 ; M-24, p. 3 ; L-23, p. 5).

Le jeu des couples binaires si intimement lié à la construction mytho-
logique, se retrouve dans la narration des événements dramatiques. Ainsi
la foule n'a pas d'armes (et les soldats « jeunes » et « inexpérimentés » de
Parmée roumaine sont mal équipés). Au contraire, les terroristes sont très
bien armés ils sont des « professionnels » du crime (F-3, p. 9; M-24,
p. 3; M-26, p. 3; L-25, p. 6; L-26, p. 6 et 7). Ceux-ci sont des merce-
naires, ils sont drog-ués ou endoctrinés ; les autres sont des jeunes, des
enfants, des gens communs. Ceux-là, sont pleins de rage et de « haine »;
la.foule explose d'enthusiasme et d'espoir (F-3, p. 9 et 10; M-24, p. a
et 4 ; iL-26, p. 2).

La « illise en histoire » des confrontations de rue supporte la méme
polarisation : les terroristes se cachent la nuit dans les 4 caves » et les
« tunnels souterrains » et sortent le jour pour tirer « des toits » (F-3, p. 9
et 25 ; M-26, p. 3; L--23, p. 4; L-25, p. 6; L-26, p. 3). Haut et bas,
lumière et obscurité, vi e et mort ces oppositions symboliques sous-ten-
dent le discours et le renvoient vers un code mythique. En prenant le reel
comme referent, le récit journalistique y décole (pour reprendre une for-
mule « dassique » de Levi-Strauss) ; il produit une histoire hautement dra-
matique, qui puise sa force die suggestion non plus dans l'immédiat et le
conciet, mais dans Parrière-plan symbolique et dans les valeurs du code
culturel : « For news too, is a way in which people create order on disor-
der, transforming knowing ints? telling. News offer more than facts
it offers reassurance and familiarity in shared community experiences
( ), it provides credible answen to baffling questions and realy explana-
tions of complex phenomena. . . » (. E. Bird, R. W. Dardenne :1988, p. 70).
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Le même jeu d'opposition régit la mise en histoire des signes qui
marquent les effets de la lutte, d'un côté les indices de la victoire (la
joie, la fête, les chansons, les discours enthousiastes et - même - les
festins) ; de l'autre, les formes (hiératiques) de la détresse (les larmes, les
lamentations, la peur, le désespoir) (F-3, p. 9 et 11; M-24, p. 3;
M-28, p. 3; M-31, p. 3.) Et auprès de ces oppositions, une pléiade de
signes ambivalents : les bougies (festin et immolation), le sapin (orné
ou arbre rituel dans l'enterrement des jeunes), la boisson (en signe de joie
ou en tant que libation pour la mémoire des morts). Et pattout Popéra-
teur symbolique qui concentre toutes ces ambiguités : le Mel, celui-ci
associe des antinomies comme vie-mort, disparition-renaissance, jeunesse-
vieillesse, lumière-obscurité etc. (F-3, p. 10, 19 et 25; M-26, p. 6;
31-27, p. 3; M-3, p. 5; L-23, p. 4 et 6; L-25, p. 8). C'est à travers
ce «Noël » sacré que s'opère le passage (symbolique) de l'époque du vieux
tyran 5, la nouvelle ère de l'espoir ; et tout comme la naissance de l'enfant
saint annongait Pavènement de l'humanité, la fin du communisme (la fin
du règne du Mal) doit être annoncée par des enfants : ce qui explique la
surenchère d'enfants dans les narratifs journalistiques issue de la pression
de Parrière-plan symbolique.

Le prix de la renaissance est la mort des jeunes : tout comme Jésus,
ils se sacrifient au nom du bien des autres. Ce qui fait que le même opéra-
teur symbolique concentre la vie et la mort, le commencement et la fin,
le chant triomphant et le cri de détresse : c'est un « Noël en larmes ».

Le symbolisme mythologique du Noël fait que l'opposition actan-
tielle entre le peuple et les terroristes se moule dans le cadre d'une opposi-
tion archétypale : jeunesse-vieillesse (vitalité - mort). L'ennemi des
jeunes est un vieux tyran », un « dictateur dechu » qui enflamme l'imagi-
naire des journalistes, prêts 5, le définir A, l'aide d'épithètes de plus en plus
métaphoriques. Trois codes régissent le jeu des qualifications : le code cul-
turel, le code politique et le code psychiatrique.

Pintérieur du premier code c'est Jarry qui domine les références
symboliques : Ceausescu est « ITbu » (F-22, p. 1), « Ubu des Carpates
(F-3, p. 18), « ubuesque » (F-3, p. 11), « tyran ubuesque » (F-3, p. 3),
« Ubu et Kafka A, la puissance dix » (L-20, p. 3), « barbarie ubuesque »
(L-20, p. 3), « dictature familiale 5,1a fois atroce et ubuesque » (L-23, p. 2).
Si Jarry suggère l'absurde, l'antiquité renvoie au sanguinaire : « Néron
du communisme » (F-22, p. 1), « Caligula du Danube » (F-23, p. 1),
« imperator » (M-24, p. 1), o dictature néronienne » (L-23, p. 3). Aux-
quels s'associent : dictateur, tyran, despote, monarque. En fin de liste
se trouve Punivers des séries noires : « diable-dictateur » (F-23, p. 1),
« Dracula paranoiaque » (M-3, p. 1), « vampire » (M-26, p. 3), « rire
d'ogre » (F-3, p. 29).

Le code politique met en action des noms tel que : Pol Pot (M-26,
p. 1 ; L-20, p. 3), Arain Dada (F-22, p. 1; L-23, p. 3), Noriega (F-22,
p. 1; F-24, p. 1), Il Ducce (F-3, p. 1; L-23, p. 7). Et partout Sta-
line et stalinisme.

Le code psychiatrique est invoqué par des termes comme : « névro-
pathe », « cas psychanalitique », « psychopathe », « paranoiaque » « obsé-
dé », « fou », etc.

Les termes que je viens de citer fonctionnent comme des opérateurs
d'identité : le Héros du Mal est défini à l'aide des classificateurs accessi-
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bles et suggestifs pour la culture d'où (et à l'usage de laquelle) on construit
« le matrice d'intelligibilité ». Relevant d'une « mythologie des stereo-
types familiers » (Cl. Fischler, 1990), ceux-ci orientent le récit journalis-
tique veis le monde de l'histoire (mythique) de fondation, oh, grace a, la
lutte et au sacrifice des jeunes et à travers la mort du vieux (tyra,n) on
arrive ä l'instauration d'un nouvel ordre. Par effet de symétrie, plus on
insistait sur la figure de « vieux », plus on sentait le besoin de faire sortir,
sur l'avant de la scene narrative, la presence révolutionnahe des jeunes ;
plus on démonisait le dictateur, plus on sacralisait le r6le de ces «Gavroehes
universels » dans la victoire de la foule.

Mais. si la construction narrative de la réalité se faisait à travera
des references symboliques ramenant aux mythes de fondation et au
renouvellernent par le biais de la lutte entre les jeunes et le vieux, l'histoire
journalistique n'en demandait qu'un seul dénouement : le sacrifice.

LA REX OIXTION COMISQUE ET LE SACRIFICE MANQLÉ,

On aurait pu croire, dans ces conditions (historiques et culturelles)
que la mort de Ceausescu venait à l'encontre de ces attentes symboliques
et offrait la cl6ture mythique convenable pour ce Teat d'instauration et de
renouvellement. D'autant plus que les commentaires étaient marques
par une profonde théléologisation des événeroents roumains : ceux-ci
représentaient la confirmation de l'Histoire, c'est-à-dire la faillite du
communisme et la garante de la justesse (ou, au moins, de la légitimité)
de Pordre occidental. .Ainsi, la révolte des Roumains devient une « lutte
pour la liberté » qui, par un effet de miroir, reprend et boucle (au moment
de son bicentenaire) le processus déclenché par la revolution française
(F-28, p. 1; M-3, p. 1), ou qui, par effet d'amplification s'ajoute aux
roouvements pour la démocratie de Pannée 1989 la place Tien-Anmen
ou la chute du mur de Berlin (F. 22, p. 1; F-25, p. 1; M-24, p. 1;
L-23, p. 10).

Mais a,u lieu de consacrer « l'ouragan de l'Histoire, au lieu de rattra-
per, par l'immolation de la victime maléfique, le sacrifice bénéfique des
jeunes qui ont lutté et sont morts pour la Liberté, la condananation de
Ceausescu a déclenché une reaction médiatique contraire, desacralisante,
accusatrice et souillante. Tout A, coup, frustré de la cl6ture symbolique tant
attendue, le récit mythique s'est transformé en `anti-mythe' » (voir Ed.
Morin, 1968, p. 67-77).

Il me semble que deux series de faits ont contribué à ce renversement :
1) la première tire ses racines de la dialectique des images symboli-

ques contemporaines. Ainsi, dans le cadre des valeurs et de l'imaginaire
motlerne, le sacrifice ne se consomme plus dans # l'immolation libératrice »
de la victime (« la violence maléfique polarisée par la victime est meta-
morphosée, par l'immolation, en violence bénéfique » R. Girard, 1972,
p.357). La purification du corps socia/ et l'exorcisme du mal ne se réalisent
plus par l'annihilation physique, mais par l'annihilation sociale et morale ;
non plus par la mort, mais par la honte ; non plus par la vengeance directe,
mais par la condamnation et l'humiliation lente. L'instrument social
et symbolique qui transforme le sacrifice sanglant en sacrifice métapho-
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rique est le procès juridique. En ces moments-là, les medias deviennent le
grand prêtre d'un rituel solennel : ils prevalent le public et signifient le
cérémoniel, ils font tourner les confrontations dans une épopée patheti-
que de la lutte du bien et de la justice contre le mal ; ils glorifient les parti-
cipants et amplifient la punition aux dimensions d'une expiration collec-
tive. On se rappelle bien la ritualisation médiatique des jugements pronon-
ces contre d'anciens nazis (K. Barbie), des dietateurs (Bokassa, F. Marcos,
Noriega, T. Jivkov) ou des personnages célèbres (W. Kennedy, Mike
Tyson) ou des terroristes (Abu Nidal, Georges Nacache, A. Gusman).

« L'éxécution hAtive » de Ceausescu, à la suite d'« une parodie
procès » a produit un double effet frustrant : elle a éliminé la victime avant
le sacrifice-juridique tant attendu et a soufflé le eérémoniel du jugernent
par une mise en scene dérisoire et ridicule : « Pauvres Roumains, écrivait
Franz-Olivier Giesbert dans Le Figaro du 28 décembre. Pendant des années
Nicolae Ceausescu leur avait tout volé. Le nouveau pouvoir leur a déjà
volé le procès qu'ils attendaient. Il n'est pas exclu qu'il leur vole, demain,
la revolution qu'ils ont menée tout seuls ». Le ehoc de cet anti-procès
était amplifié par le fait qu'un autre dictateur déchu, Noriega, venait
d'être, au même moment, emprisonné et voile aux longues preparations
pour le jugement humiliant et purificateur.

2) la deuxième série de faits puise sa force de signification dans le
jell des valeurs, normes et attentes qui régissent aujourd'hui le travail
des journalistes. De ce point de vue, un événement d'une pareille impor-
tance devait bénéficier d'une médiatisation totale. Comparable 6, la cou-
verture exaltante de la « revolution » roumaine. Contraire à ce qui se
paissait avant la chute de

Ceausescu'
quand la censure ou la Sécuritate

bloquaient ou tronquaient totalement l'information. Tine faut pas oublier
que le phénomène roumain avait été pero moins qu'un moment poli-
tique, et plus comme « un grand événement médiatique », une revolution
t qui crève l'écran », du t jamais vu », la « revolution vive » c'est-à-dire
un flux continu d'images et informations « brutes », « nonidentifiées »,

livrées en vrac », « minute par minute », l'émotion est partout cri-
tère de selection (L-25, p. 16; F-3, p. 24). Et brusquement, au milieu
de « cette revolution qui se déroulait en désordre et en direct », le procès
de l'exéention de Ceausescu vient gifler les procédures journalistiques et
blesser douloureusement les attentes médiatiques : au lieu de l'en direct,
on a offert à la consommation des médias un t document » qui « avait
été grossièrement manipulé » (F-27, p. 1). En souillant, par une censure
primitive et (trop) visible, l'en « direct », la casette du procès se présente
cornme un anti-document, comme l'image inversée du texte et du discours
médiatique. Elle est le déclencheur non seulement d'une vague de criti-
ques et de « soupons » (niveau de lecture politique), mais aussi d'un reflux
d'imaginaire (niveau de lecture symbolique) : l'histoire triomphante devient
« histoire de eirconstance » et « fait divers » (F-3, p. 24), la revolution de
la foule se transforme en ( revolution confisquée » (F-28, p. 1 ; M-27,
p. 3), le proces de Ceausescu ressemble à une execution t litive » et à
-un « jeu des bones émissaires » (F-27, p. 1; M-28. p. 5; L-26, p. 3;
L-28, p. 8).

La molt (ou plutôt les informations fournies sur la wort) de Ceausescu
fonctionhe en tant qu'opérateur binaire, done en tant que signe ambigu

4 C. 3203
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et contradictoire : bien que coiffée du chapeau du procès, elle est un anti-
procès et un anti-sacrifice ; bien qu'offerte à travers le scenario classique
du suspense et du « scoop », elle se revèle l'anti-coup médiatique, l'en «di-
rect » perverti et soufflé. Ainsi l'image publique de « l'immolation » du
tyran donnant l'impression q-u.'elle s'ench.aine normalement dans la suite
,d'événements et de representations imaginaires, vient en fait contradire,
par des violentes antinomies symboliques, situées au niveau du code,
i.e Texte (faits, récits, matrices d'intelligibilité) dans son ensemble. Le
mythe bloqué se transforme en contremythe (voir C. Levi-Strauss, 1973,
p. 223 ou 305; 1983, p. 223). Celui-ci garde l'opposition politique centrale
(la foule contre le pouvoir communiste) et l'opposition symbolique (les
jeunes naïfs et purs contre les vieux apparatchniks), mais perd les conno-
tations héroiques. J'ai demontré, il y a des années (M. Coman, 1985),
analysant des dizaines de transformations narratives de toutes sortes
d'histoires, que, lors de son passage d'une civilisation, d'un genre ou d'un
moment à l'autre, une structure épique peut ou bien garder les valeurs de
code (et alors elle inverse les fonctions épiques ou les r6les actantiels),
ou preserver le schema du reek (et alors elle inverse les significations ou
le statut culturel). L'histoire journalistique des événements roumains (lus
et signifies dans la matrice d'intelligibilité du mytlie d'instauration) a
dû supporter le choc déstabilisateur produit par une clôture événemen-
tielle et narrative qui s'est aver& 'are formellement adequate, mais sym-
boliquement contradictoire. Le mythe a été transformé en contre-
mythe ; il a maintenu et prolongé le trame épique et les oppositions
structurantes, mais il a inverse les valeurs taxonomiques : l'épopée
est devenue fait divers, la lutte pour la liberté une course pour le pouvoir,
le nouvel ordre, une supercherie, la communication enthousiaste avec les
nouveaux leaders, une manipulation, et « la revolution qui crève l'écran »,
un « dérapage médiatique ».
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EUROPEAN THINKING AS SEEN BY A PHILOSOPHER

TH. de BOER
(Amsterdam)

Europe is a necessary and at the same time impossible object of
reflection. Impossible because it is too loge, that is, it is too big and
too great. Speaking about Europe demands an ecyclopedian knowledge,
a knowledge of a Toynbee. But even Toynbee is said to h.ave played fast
and loose with the facts, he behaved more like a philosopher than like a
historian. Europe is also too great an object for reflection. It is not only
an object about which one has to know a great many facts, it is especially
an object about which ideals are made and it is difficult to sepaiate the
one from the other. We must always ask the critical question : Does the
word 'Europe' describe a state of affairs or does it give expres;-ions to
our hope ?

However, impossible as Europe is the object of our reflection and the
subject of our lecture, so necessary is it to reflect on it, because we are
all moving towards a united Europe. We certainly cannot refrain from
thinking about it only because it is so difficult or because it cannot be
done in a way that is free of pi esuppositions and biases. To refrain here is
to abandon philosophical reflection in the name of the philosophy of.
science, a phenomenon not at all unusual in our time.

How can anyone say something about Europe as a philosopher I
If anything can be said, it would have to begin at the beginning by pointing
to the Greek legacy of Europe. Philosophy is a part of le miracle Gree,.
the Greek miracle. The beginning of philosophy lies in Greece (although
we must not forget that outstanding Greek philosophets, such as Thales
and Heraclitus, lived in Asia).

How important is philosophy for the identity of Europe ? Is the
beginning of philosophy also tire beginning of Europe ? Or does the posing
of such a question by itself already beti ay a philosophical arrogance I

Philosophy is generally recognized to be the mother of the sciences
and my claim about the importance of philosophy can be inade plausible
by pointing to this consensus. Science, in turn, generated technology and
technology has not only transformed Europe ; it reshapes the whole planet.
There can be no doubt that such connections between philosoph.y, science
-and technology do exist. The German philosopher Martin Heidegger even
goes so far as to suggest that this complex constitutes a unity and that
technology is even the modern form of philosophy. Technology is, according
to Heidegger, the metaphysics of our time. On this point I do not agree

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 53-62, Bucarest, 1993
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with him. Surely, there is a link between philosophy and technology, but
there is not an identity between them. As a matter of fact, this connection
between them is precisely the _problem of the philosophical identity of
Europe. In other words, the European identity horn a philosophical point
of view concerns the discussion about the relation between philosophy
and science and technology. It concerns the problem of 'the two cultures'.

Philosophy is in my view a kind of science ("Wissenschaft" the
Geimans say so aptly) of the geneial principles of the world including the
foundations of nature and society. This is the Greek conception which is
still relevant and to the point in our time. This generality philosophy has
in common with religion. Howe-ver, the organ of philosophy is not belief
but ratio, reason. This organ -was perhaps the essence of the Greek miracle.
Reason is what philosophy shares with science. But philosophical reason
(Vernunft) is not the same as scientific reason in the modern sense.The
latter, as the German philosopher Edmund Husserl emphasized, is the
product of a narrowing of the Greek concept of reason. It is, in his eyes,
a mere residuum or remainder of the original concept. But I will not anti-
cipate my subject.

The Greek concept of philosophy I will emphasize was peda-
gogical. Perhaps I can say that the whole idea of science had a pedagogical
background in the Greek culture and this ideal was defended until and
including Husserl. Philosophy is a fundamental reflection on the basic
principles of human behaviour : the behaviour of the individual person
and especially of the person as a member of society.Philosophy is a guide
in life, it teaches us to live a reasonable life, a life in accordance with the
laws of reason. Husserl tried to renew this ideal. It is important to realize
this because in modern times let us say from the lith century on
the aim of knowledge is conceived of as control. The meaning of knowledge
as control over nature in the first place ; but in a later phase also over
society. This idea is so predominant now that the idea that science has to
say something about meaning or significance seems to be absurd and
unscientific. But also in modern times the old Greek tradition of philo-
sophy as wisdom survived. This generated the conflict between the two
cultures.

In Greek philosophy, too, there existed a kind of antagonism, but
it was an antag,onism inside their general pedagogical conception of science.
Greek education was based on the liberal arts. They were called liberal
because they were not useful in an ordinary sense. There existed useful
arts or mechanical arts (artes serviles, artes mechanical ), for instance archi-
tecture, carpentry, but also sculpture as well as every kind of handicraft.
However, these arts did not belong to the general program of education.
The liberal arts were divided in the so called trivium and quadrivium,
that is on the one hand : grammar, logic, rhetoric and on the other hand :
arithmetic, geometry, music and astronomy. This division sometimes
became an antagonism. The relative importance of these two elements is
already a matter of discussion between Plato and the sophists. What
is more important for education rhetoric or geometry ? Plato banned the
poets from his ideal state. Poetry, esp. Homer, was used in Greek schools
as educational material. The academy of Plato had the adage : nobody
is allowed to enter who has no schooling in geometry. Rhetoric in Plato's
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opinion had no -value for education. Also mathematics was a liberal art
in Greece, a method to school the mind and not a method to control
reality. The modern combination of mathematics and knowledge of nature,
i.e. the combination of an originally liberal art and a mechanical art dates
from the 17th century.

Using an expression of Hegel I can say that the tradition of the libe-
ral arts is the cultural 'substance' of Europe. The history of modern philo-
sophy is a history of the crisis of this tiadition. In the next parts of my
lecture I will deal with this crisis. I will try to clarify it with a short dis-
cussion of the ideas of two important thinkers about Europe : Newman
and Husserl.

II
This year the English cardinal Sewman is commemorated. His

famous lectures about the idea of the European University stem from the
period between 1852 and. 1858 and they had a great influence 1. Newman
has no doubt about the identity of Europe. He thinks as Europocentric
as the Greek philosophers thought Grecocentric. Not only does he maintain
that philosophy started in the Mediterranean countries, esp. in Greece,
he also maintains that this is the startingpoint of Culture as such. One
culture he counts as Culture with a capital letter. There have been other
civilizations, e.g. of the Chinese, the Hindus and the Mexicans, but these
were bound to space and time and had a particularistic character. Only
Greek civilization had a universal power. Its domain, for Newman, is
identical with the Orbis Terrarum, with the whole World. (This Culture
is also the vehicle of the Church). To the essence of this civilization belong
the seven liberal arts, -which I mentioned above, and they are the primary
means of education.

In his exposition two points are important for my argument : his
firm belief in the superiority of Europe and his unshaken confidence that
the liberal arts will conserve their predominant place in the system of
education. Though mathematics is a part of these liberal arts, it is evident
that for Newman the most important arts are those of the Trivium, the
arts which we call the humanities, such as the study of poetry, of history
and of philosophy. In modern times, -Newman points out, we see the origin
and growth of the natural sciences but, he contends, human-kind will
have enough common sense to see that, although sciences like chemistry
and geology do have a practical value, the schooling of the mind in a true
sense is a matter of the liberal arts. By the schooling of the mind Newman
meant : refinement of the intellect, broadening of the mind and ennobling
of the sentiments. Using an expression of Kant, we can call it a forming
of the capacity to judge (Urteilskraft ). Newman has no fear that these
formative disciplines will be replaced by the useful disciplines in spite of
their success and the utility of their results. His confidence that the huma-
nities would prevail was misplaced in my opinion. In the later development
of European culture we see indeed a reduction of the contribution of the
humanities in the educational system and especially a reduction of the
position of philosophy.

J. H. Newman, The idea ola University, edited with introduction and note by I. T. Ker,
Oxford, 1976, 214 f.
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Summarizing we can state that the reflections of Newman on the
European cultme are prehistoristic (unaffected by historical relativism)
and also prepositivistic (not impressed by the success of the natural
sciences).

III
I nol,v come to my second 'hero' Edmund Husserl, who wrote a book

in 1936 about The crisis of the European sciences. In his view this crisis
-was at the same time a crisis of European humankind. The latter expression
was the original title of the book. Even the interchangeability of these
two titles already indicates that for Husserl the main aim of science is
education, the schooling of the mind and not control over reality. Perhaps
he was the last great representative of humanism in this respect, of huma-
nism as an essentially pedagogical movement.

When we take a close look at Husserl we see that his belief in the
superiority of Europe is still unshaken. Husserl lives after the rise of his-
torism, but he is not impressed by it. He combats it vehemently. His
philosophy is posthistoristic; it is also postpositivistie. The entire philo-
sophy of Husserl can be characterized as an attempt to conquer historisra
and positivism and to defend the old ideal of a humanity formed by a ratio-
nal philosophy. Husserl tries to renew the old Greek tradition of founding
education and culture on rational reflection and on nothing else. In two
respects he is even more radical than _Newman. His belief in Greek ideals
is not relativized by a supra-rational theology as in the Roman Catholic
cardinal Newman. The original and unique contribution of the Greek,
esp. of Socrates and Plato, was the creation of a mankind exclusively
guided by the norms of reason. In other words, theirs was the creation of
a philosophical humankind. The Enlightenment is a renewal of this ancient
ideal 'Die Urstiftung der neuen Philosophie ist ... die Urstiftung des
neuzeitlichen Europaischen Menschentums, und zwar als eines Menschen-
tuins, das sich radikal erneuern will durch seine Philosophie, und nur
dm.ch sie' (`The original constitution of the new philosophy is ... the ori-
ginal constitution of the modern European humankind, that is to say of
a humankind which is willing to renew itself radically through its philo-
sophy and exclusively througrh it') 2.

In a second respect Husserl is more radical, more rigorous than
Newman because he is a true disciple of Plato. His ideal is not the dis-
cipline of the humanities (of the trivium) : precise reading, accurate trans-
lating, clear and pure style, as in the case of Newman, but the rigor
and strictness of geometry. He was gripped by Tesprit de géométrie
and not by Tesprit de finesse' of Pascal. (Husserl's interest in poetry was
minimal. His hero was not Homer but Euclid). Husserl's conception of
philosophy as a rigorous science the title of one of his fan:tours essays
is moulded on the model of mathematics. His intuition of essence as method
of philosophy is, to be sure, not only applied to mathematical entities but
it is an essentially mathematical method in so far as it is meant to arrive
at a completely historical certainty. Philosophy has to be absolutely cer-

2 E. Husserl, Die KriSiS der Europiiiseben Wissensehaften und die transzendentale Phii-
nomenologie, Husserliana VI, The Hague, 1954, 10, 14, 347 if.
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tain, also in founding rules for life. A truly rational way of life is a life
governed by evident principles.

Husserl is more strict than Newman by defending the same idealg
in a time when these ideals were affected by a deep crisis. The crisis was
called historism and positivism. Positivism and historism, according to
Husserl constitute two forms of the renunciation of Reason. In positivism
reason is reduced to empirical science, a science -which in pi inciple lefrains
from not mative statements. Modern science wants to explain and to con-
trol reality. It has nothing to say about its meaningfulness. What is the
meaning of history, of human existence ? Modern science refuses to give
answers. According to Husserl this refusal is tantamount to abandoning
the most important questions of human life. This reduction is, as a matter
of fact, still at issue today. At a time when no-nonsense thinking bans from
the university questions of sense and meaning, these questions haVe come
to claim attention anew.

The narrowing doWn of reason to an organ to answer emphical ques-
tions, Husserl considers to be a limitation of reason. Normative questions

e handed over to an irrational kind of thinking, to the philosophy of
life. The so-called philosophy of life is the philosophy of the emerging
historism, of which Dilthey is the most outstanding philosopher. The.philo-
sophy of life has an interest in existential and normative questions, the
questions traditionally dealt with in the humanities. But this philosophy
has no basis in reason. In Husserl's view it is a k-ind of irrationalisnt. The
concept of reason is not narrowed down here, but simply denied 3. The
situation of philosophy in the first half of the 20th centmy is characteri-
zed by a general deficiency of reason. .And this is still our own situation.
The spiritual life of the Western culture is split up between two cultures,
on the one hand the culture of the exact sciences, which refuse normative
questions as unscientific, on the other hand a kind of `belletristic' philo-
sophy with an interest in the problems of life but with no scientific ambi-
tions or pretentions : existentialism, philosophy of life and, nowadays,
post-modernism. This seems to be the end of the European philosophical
heritage : exact science without normative orientation, and, as a Comple-
ment of it, irrationalism in questions of life, of ethics and politics. Nothing
seems to remain of the original idea of living a life according to the stan-
dards of reason.The classical symposium of rational thinkers on the pro-
blems of life seems to end in a houseparty. This is the backgroun of
Husserl's aspiration to renew the classicalGteek idea of philosophy. I will
not discuss hete his endeavour to restore this idea. I will concentrate on
his analysis of the situation. Is his analvsis correct ? Is it true that nothing
is left of the original Greek inspiration- and we live in a time of the total
eclipse of reason. With these questions I will deal in the last parts of
this lecture.

IV

I will not elaborate here on the reduction of reason in the empi-
rical sciences it is a factual development which cannot be reversed ;
teChlolcL,y is an inherent element of our culture with positive and negative

3 E. Ifusserl, 'Philosophic als strenge Wissenschaft', Logos, 1910 1911, 336 ff.
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aspects and one of these positive aspects has something to do with our
view of life. I will come back to this aspect at the end of my reflection.
I will concentrate my attention now on the modern alternative of techno-
logical thinking : historism, philosophy of life. In the first place I believe
that Heidegger is too pessimistic in his judgement that technology is the
modern form of metaphysics and that we have to speak of a monopoly of
technical 'representational thinking' (das vorstellende Denlcen ). There
still exists a tradition of practical reason (in the kantian sense) in our
culture. The beta-culture is perhaps predominant ; it is not exclusive. The
alpha-culture is threatened but it is not wiped out. More relevant in my
view is the judgement of Husserl that this culture is dominated by irra-
tionalism. This is the most important question. Is this conviction of Husserl
conect ? Is the philosophy of life irrational ? That every philosophy except
the philosophy of science is irrational, is a widespread opinion in our cul-
ture and in philosophical and intellectual circles. Also postmodernism is
considered as a kind of irrationalism and relativism. Is this verdict ade-
quate ? Is it true that there exists no rational thinking outside of science t
Is scientific reason the only manifestation of reason ? In my view this
conviction is false. It rests on a profoundly false analysis of what is going,-
on in our culture.

. Indeed there exists a philosophy of history and of the historical
human communities which is irrational. According to this view, particular
worldviews are closed conceptions. The original relation among them would_
have the character of a conflict and not of an understanding. But the fact
that every historical culture has an individual shape is deeply misunders-
tood when the conclusion is drawn from it that strange, non-indigenous
elements cannot be understood but at most tolerated. Such a conception
misunderstands a historical fact : the discovery of the historicity of all
human culture and misinterprets the intellectual movement which reflec-
ted this discovery : historism. If this interpretation were coiTect, historism_
would be one step away from ethnocentrism. But as a matter of fact the
leading historists of the 19th centuly held quite different convictions and
especially their practice was contrary to what this interpretation supposes.
According to historism, it was the task of the historian to try to under-
stand e-very culture and every pas tand not to involve their own personal
biases and presuppositions in their understanding.

i The historists of the 19th century attached great value to the ideal
of objectivity but they interpreted it in an objectivistic manner, as a
demand of mental neutrality. From the fact that this is impossible the
irrationalists draw the conclusion that every understanding is impossible,
but, as a matter of fact, understanding is possible. Our experience of diffe-
rent cultures testifies of it. It is true, of course, that we cannot jump
over our own shadow. It is impossible to wipe out our own convictions
and to wipe our own mind clean of any presupposition but it is a misun-
derstanding that this is an epistemological necessity in order to under-
stand other cultures or other peoples. l'he individual personality is rather
the way or the access to other people, it is not an obstacle but a means or
medium. It is not necessary to deny your own convictions in order to
understand the convictions of others. It is the reality of human life that I
cannot be aware of my own singularity without contact with you. The-
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self and the other need each other. One could even defend the thesis that
becoming conscious of my own character is not possible without the other.
Is is the confrontation between the two that gives rise to understanding
of ourselves and others. Conflict between historical particular communities
is not an antological necessity but on option.

The view that it is impossible for individuals and communities to
understand each other is a view that is strongly influenced, I fear, by the
idea that every cognition must have a geometrical form and must be
expressed in universally valid, ahistorical propositions. Thus Husserl's
pessimism is partly due to his own 'esprit de géométrie, to his conviction
that true knowledge has to have a mathematical certainty. But human
understanding in daily and local situations is a authentic form of understan-
ding and consequently of reason. Discussion in historical situations bet-
ween individual persons is a shape of reason. And I will develop here some
implications of this kind of reason.

V

In the first place every discussion implies a certain suspension of
your own convictions. This suspension is not a conscious ethical decision
added to your participation in discussions, it is an inherent implication of
discussion itself. A negative proof of this is the refusal to enter into discus-
sion. To refuse means to acknowledge that you would have to commit
yourself to the discussion if you had not refused. Discussion implies
oblig,ation.

Besides the ideal of geometrical knowledge, there is a second hin-
drance to recognize mutual understanding between historical cultures and
persons as an authentic forrn of reason. This hindrance is the classical idea
that true knowledge is knowledge about the unchangeable and universal,
about the ideas (Plato) or about the essence of God himself (Aristotle).
It is a common conviction until modern times that true knowledge about
the individual is impossible. In a historical respect, it is a revolution to
recognize a science of the temporal and the individual. And this recogni-
tion does not mean an undermining of the constant principles of humafn
societies. On the contrary,this recognition of historical knowledge supposes
new principles. Relativism is a false consequence of historism, a symptom
of a bad philosophy. The shipwreck of classical metaphysics, the failure
to base the principles of our life, of ethics and politics, in a universal unchan-
geable ontic or metaphysical order be it a law of nature or a divine
order implies a new universal principle, the principle of tolerance. If
a deductive, 'geometric' foundation of norms is impossible, then Nve are
'condemned' to discussion to use an expression of Sartre. We are bound
to fall back on pluralism but a non-relativistic pluralism or a pluralism
based on principies. The principles of this pluralism are first suspension of
belief, secondly tolerance. These principles which are also the principles of
democracy are the result of the collapse of classical metaphysics and I
think it is no coincidence that the crisis of this metaphysics and the rise
-of democracy are historically linked together.

The suspension of convictions in a historical perspective does not
imply I hasten to add that it is impossible or even unfashionable
to hare convictions. This is a common postmodernistic misunderstanding
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or better a misunderstanding of a misunderstood post modernism. This
onclusion betrays a wrong conception of the implications of discussion.

Suspension of a conviction is not the same as doubting. Without suspension
a discussion has no sense but without convictions a discussion has no con-
tent. It is an experiential fact that fascinating disputes presuppose beliefs,
firm convictions. So the annihilation of every prejudice is not only impo-
ssible, it is even undesirable. Suspension requires the readiness to listen
to arguments and to allow for the possibility that I am wrong. It implies
the questioning of my belief not the denial. As a matter of fact discussions
are not only avoided by dogmatists but also by sceptics. Everybody who
starts a discussion is looking for truth and has at the same time left rela-
tivism behind. Discussion or conversation is indeed a key concept in
modern philosophy. Sometimes the importance given to this concept is
called the 'conversational turn'. The Hungarian novelist Konrad named
in an interview all real conversations 'small utopian islands'. A true dis-
cussion is an island in an ocean of dogmatism and relativism.

VI

I have often used the term historism in my exposition. In an article
that appeared before his main work Truth and Method the German philo-
1,opher Gadamer contends that the discovery of history and of historicity is
perhaps more important for modern man than the growth of time natural
sciences since the 17th century, however much the latter changed. the
world 4. This discovery widened our horizon, it iniplied a liberation or
emancipation beca-use the recognition that a conviction or an institution
has historical roots impiies a certain relativity. What is historically grown
.can be changed. But I will stress here that this awakening of historical
Ronsciousness is also a burden. 'Sorrow is the eye of the mind' says a
-famous dictum of the philosopher Plessner (Schiller: ist das Auge des
Geistes ). This consciousness certainly implies a higher glade of reflection,
but the costs are high. To discover your own singularity is not always

pleasant experience as is known by any immigrant. The stranger has a
lead writes Julia Kristeva : the capacity of taking a distance, but it is
q3aid for by a bitter experience 5. This lead is not a privilege, but a task.
What is called above suspension of belief is not a cheap experience. A
conviction is rooted in a form of life (Wittgenstein ). So suspension means
a certain uprootedness in prereflective zones of om. life. A philosopher
'Who w-as fully aware of this was Nietzsche. The 'good Europeans' he says
are the Europeans -who have left their homeland, who have conquered
their country. The homeless persons (Treimatlosen' ) are the true inheri-
tants of Europe 6.

I cited before the statement of Newman that the liberal arts form
the identity of Europe. I think that Newman was rizlit and wrong at the

4 Gadamer, 'The Problem of Historical Consciousness', Graduate Faculty Philo-
sophy Journal. 5 (1975), 8.

5 kristeva, Étrangers à nons-memes, Paris, 1988.
F. Nietzsche, Fraliche W issenschaft, Werke in drei Bänden edited by K. Schlechta,

11, Darrnstad t, 1982, 233 ; Jenseits N on Gut und Bbse, Werke 11, 722 f.
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same time in stressing the value of the humanities for the education of
Europe. Something very essential has to be added to his contention, that
is tlie relativity of this European education, or, better, relativity as the
content of this education. The purpose of education is to make persons
sensitive to the relativity of this same education. This seems a paradoxical
outcome, but I argued already that suspension of convictions does not
imply doubt, let alone renouncement. Forming of the mind in our time
means to recognize the historicity, which implies the feeling of relativity.
Strictly speaking, this feeling is not an addition to the traditional huma-
nities but an implication of their original imtention; the refinement of the
mind by the study of literature, history and philosophy. Historical under-
standing in this sense is not a form of irrationalism as it was interpreted
by Husserl. We need a broader concept of reason than the geometrical
one. In other words we need a philosophy of discussion or of human under-
standing in general.

= VII
I cited above the statement of Konrad that conversation is a utopia.

Perhaps my exposition on discussion, suspension and tolerance has made
a utopian impression.In a Europe which is torn by eonflicts and partly
1.).Y' terrible civil wars, in a 'Europe of frustration', the reflection on the
implications of discussion seems a little abstract and otherworldly. At
tlYe end of My lecture, I will make two comments on this objection.

First I want to make a 'realistic' remark. I will come back on the
impact of technology on the European mind The discovery of historicity
mentioned before has a material basis. As Marx contends so eloquently
in the beginning of the Communist manifesto, it is the industrialisation
that undermines the traditions of an ag,ricultural Europe. The life of the
spirit is based in prereflexive forms of life and these are shaken by the
expansion of technology. The most spectacular widening of horizon we
rind in the technology of space. For the first astronaut Gagarin, Levinas
wrote in a famous article, there existed no horizons. There existed only
homogeneous space 7. The travelling in space is a symbol of the positive
effect of science and technology on the formation of our mind. Pleasant
or not, the effect will be the unifying of the world and this is not a utopia.

Utopian this is my second remark is the combination of belief
and suspension of belief which is the necessary spiritual complement of
this unity, in the first place the unity of Europe. I emphasized already
that this kind of mutual understanding is not a cheap kind of erudition. In
this respect, too, the reflection on Europe is at the same time impossible
and necessary. NeceF.sary because it is a condition for peaceful coexistence,
impossible because a good European is a Fui opean without a homeland.
A good European is at the same time rooted in Europe and uprooted.
Jan Patoeka spoke of the 'solidarity of the shaken' and Julia Kristeva of
the Tosnropolitism of the injured' 8. Both statements testify of the prize
that has to be paid fer the 'wisdom' we need in a unified and peaceful

7 E. Le t inas, 'Heidegger, Gagarin et nous', Difficile Liberté, P aris, 1976 2,299 ff.
8 V. Havel, 'Politics and Conscience', Voices of Czechoslovakia, Stockholm, 1986, 22

J. Kristet a, o.c.
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world. Sometimes I wonder how much bloodshed is `necessary' before
historical communities learn to live together. The Irish poet Seamus
Heaney, son of a Roman Catholic faimer in Ulster, somebody who knows
everything about the dangerous combination of belief and soil, writes in
one of his poems about the 'bog queen', the `unsatiable bride' who requires
new victims every year. 'Our mother ground/is sour with the blood/of
her faithful' 9.

Apparently insight is not only a matter of education and understan-
ding. Insight is internally linked up with sonow (Plessner) or as I would
say with mourning. Nietzsche in one of his ieflections cites the `immortal
verses' of Byron 10.

'Sorrow is k-nowledge : they who know the most
Must mourn the decpest o'er the fatal tiuth,
The tree of lmowledge is not that of life'

I am also very impressed by these lines, but I do not agree with the last
sentence. In a true sense mourning is not an opposition to life but a con-
dition for life. I want to distinguish it from sorrow. Mourning differs from
sorrow, in my opinion, in that it signifies not only a loss, but also the
coming to terms with that loss. The European nations and Europe itself
will have to mourn the loss of its self-centeredness by coming to terms
with this loss, with the fact that they no longer are the center of the
world. Mourning taken in this sense is the necessary condition for the possi-
bility of Europe, for the life of Europe and for the reflection on Europe.

9 Seasmus Heaney, North, London, 1975; see also G. F. Dalton, 'The tradition of blood
sacrifice to the Goddess Eire', Studies 63 (1974), 343 354.

10 F. Nietzsche, Menschliches. Allzumenschliches, Werke I, 518.
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THE INTERNAL PERCEPTION OF ROMANIA'S
EXTERNAL IMAGE

ZOLTAN ROSTAS

I have serious doubts that in any Western country somebody could
be interested in a conference on the image of that country in Romanian
press. I do not exclude from the very beginning the idea that such a topic
could be discussed in a very restricted academic circle, but I have serious
doubts concerning the interest it might arise for the public opinion.

Where does this phenomenon come from Are the Dutch people
(or any other Western people) not interested to hear what the world thinks
about them ? Don't they care about the way in which the foreigners
perceive them ? Aren't they interested in "joining" Europe ?

I start from the presumption that there is an obvious asymetry
between the images of the Western and Eastern countries as reflected into
each other's press. I don't think that the Western countries lack any inte-
rest concerning their own image, but this interest is of a different kind.
Ido not have the position or the competence to analyse this kind of interest
as compared to the one manifested by Romania, but I do believe that
such an analysis could be interesting, at least from a scientific point of view.

I have stated the existent asymmetry in older to show that the
interest Romania manifests for its Western image is of a major impor-
tence, not only for external reasons, but mainly for internal ones. My
hypothesis(maybe a little bit shocking) is that the interest for the image
of Romania in Western press is not to be explained mainly by an abstract
concern for the prestige of the country, for the obtainment of advantages
in international transactions, or for a growing trust in our country, but
as arguments in the internal political struggle. The external image, the
image the foreigner gets on Romania is, in fact, a means, an opportunity
for various social, professional and political groups to evaluate themselves
and to evaluate the others. Of course, this is not a conscious gesture,
nobody will confess such a thing, but e-ver since cultural anthropology and
the history of mentalities have come to existence as fields of study we
have learned that the comparison to an external image about oneself
is a means of consolidating the identity. That is why I intend to refer to
the image of Romania as shaped into the Western press only in the broad
context of analysing the way in which Romania compares to those images.
It is useless to refer to imagology, as any person with a minimum of edu-
cation knows that each people builds up more or less adequate images on
the other peoples it has been connected to one way or another. It is also
well known that these images ai e yiejbdiees based on a selective percep-
tion of the other with the purpose of emphasizing the otherness.

Rev. Ètudes Sud-Est Europ., XXXI, 1-2, p. 63-65, Bucarest, 1993

www.dacoromanica.ro



434 Zolliin Ros 2

The im.age of a country in Western press is shaped according to the
same age-old mechanism. Mass inedia works in a market economy, respec-
ting the laws öf liberal democracy, satisfying needs of the public. This
means that all the dimensions of a printed item aswer the requirements
of the public that buys it and not the ones it refers to. The persons who
work for well-known publications, for the private TV stations or for the
radio in Western countries are professionals only if they are able to answer
the requirements of the public, no matter the theme they are presenting.
Novelty, exotisrn, drarnatism, a quick pace these are several essential
constituents of any mas' media message. Of

course'
the readeis of a maga,-

zine or the public of a TV station represent, broadly speaking, a certain
type of culture, so, inevitably, the production of messages has an ethno-
centric dimension too. From here we draw- the conclusion that the inessages
that make up the image of a country no matter what this image rnight
be have a certain connection with the reality of the respective country,
but do not overlap with it. So both the messages and the image are finally
relevant for the mentality and the values of Western journalists and
public. This procedure proves valid not only for external information, as
.any means of communication not controlled by a party or by the State,
functioning in a market economy, concerns itself in the same way with
the reality of its surroundings.

The Western press functioning this way has,been and can be criti-
cized. but it represents a reality with its own.logic.

So, when we start talking about the problems concerning the image
of an Eastern European country Romania, in our analysis the respective
press should take into consideration this reality. I think that I .am not
completely wrong when I state that the lack of understanding this reality
is not a result of chance does not characterize the political atmosphere of
the moment, is not due to a lack of specialised information, but has roots
in the mentality, in the political culture of this area.

For the last two centuries, the political class and the intellectuels of
this area have been looking towards the West approvingly or disappro-
vingly. I do not hesitate to state that at the level of this long period of
time, this reflex contains a great deal of paternalism. It comes from impe-
rial times, when the local elite was extremely interested in its image at
the Austrian, Turkish or Russian Courts. In -what the conjunctural time
is concerned (using again Braudel's terminology) the interest for the image
of the country concentrated on Moscow and Stalin. After the second world
war until the end of the

1950's'
any direct or indirect message was consi-

dered "ukaz". After the Soviet soldiers left, but especially after 1964 the
interest for the image of Romania in the Western press became greater.
An apparently independent politics needed a Western legitimity. Starting
with the 1970s, this interest was restricted to the image of the two rulers,
this image being produced (and paid) in order to be reproduced in the
Romanian press of that time.

That period had a manifold effect on the natme of the image of
Romania. As the communist press was extremely connected to the Power,
it has produced the idea that the Western press is also (at least ideati-
cally) connected to the Power, so what is beinc, written has a certain
effect upon the decisions of the State. From here derived a costly and com-
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plieated stiategy for controlling and influencing Westein press. As in the
1980s this liad not effect

whatsoever'
the press has started to concentiate

,on the image of the rulers. The end of the Ceausescu regime ended this
practice, but the socialist reflexes continued to function, comincr from this
old mentality. The political elite of all colours and shades and especially
the press go on showing the same intetest towaids Western press, which
in itself could not be considered an error if one took into account the diffe-
rence of contextuality. This attitude must not surprise anybody, as it is
elsier to give up an ideology formally accepted than to give up a traditional
mentality, which seems legitimate after a period of long isolation. The
political socialization of the contemporary political actors happened in a
socialist context, consequently only a long democratic practice will pro-
duce changes in their political culture, and in their way of seeing the image
of Romania in Western press.

For the time being at the scale of event time we are obliged
to witness an abusive usage of external imao-es in political confrontations,
going as far as to bring as an argument fOr appr6ving or disapproving
somebody's participation in the elections a favorable or unfavorable press.
Mote than that, we witness the perpetuation of the mythical belief that
without an adequate image in Western plebs, a political organization
cannot be succesful in our country.

This mentality is bad because it does not take into account the spe-
cificity of the Western media message. By the -way, there are not important
.differences in this respect between the mentality of Romania and other
Eastern European countries. In this area of Europe the old split between
the local societies and the leading elite has been perpetuated, in spite of
the personal connection between them as H. Stahl has mentioned in his
book Theories and Hypotheses Concering the Scciology of Tributary
Regimes (Bucharest, 1980). So today we can talk about a legitimate public
.atea and, on the other hand, about an illegitimate one. The suboldinating
connections between these two, even if they are not characterized by a
brutal opression of one another as before 1989, are reproduced due to the
perpetuation of traditional mentalities. This pertinent observation of the
anthropologist Bir6 A. ZoltAn with the occasion of a seminar of the "Inter-
dialog" Society in DIay 1992 emphasizes my belief that the actual political
groups will have to give up their permanent concern for their Western
image, and think more about their internal image. Of course this impeta-
tive need is not suitable to this particular case, as reorientation is a long
-process, but any deficiency is corrected easier and with less sacrifices if
it is made consciously and not under the pressure of social conflicts.

5 C. 3803
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"ROOTS" AND "IDENTITY" *

MAURICE PEARTON
(London)

It is common to the various analyses of nationalism, as currently
.11nderstood, that its forms and attributes, if not created by the French
Revolution, were put on the European agenda by that upheaval, and that
its development thereafter was decisively influenced by the profound
changes in thought and behaviour ordinarily surrun.ed up as Romanticism.
For our purpose, it is important that Romantic writers regarded thernsel-
N es as having inherited a culture, disintegrated by Reason, which it was
their duty to reintegrate and at a 'deeper' level by establishing the 'inner'
connections on which that culture rested. To this end, they substituted
intuition for rationalism, Eirnfialung replaced dissection and empha-
si,ied the need for religion i both as fundamental truth and as necessary
to restore the cohesion of society. From religion flowed both philosophy
And political action. For its proponents, Romanticism was not simply a
literary movement ; it covered the whole of life, including society and
the state.

This programme imposed a new sense of the past. Historians aban-
doned the critical presuppositions of, e.g., a Voltaire and embraced the
new doctrines. It is significant that, generally, they came to the study
-of history from philology or philosophY the two core disciplines of the
Romantics. Additionally, they stressed the role of the imagination,which
gave the ability to penetrate to the real essence of things, denied to reason.
Iniages and symbols explain more than deductions. This was particularly
evident in their treatment of myth. For their Eighteenth-century prede-
cessors, myths, by definition, were opposed to facts, and the job of the
eritic- and historian was to despatch them as efficiently as possible. For
.Romantiker in.yths enshrined fundamental truths, e-ven prophecies, and
were to be treated as vital sources. The rapturous reception given to
Ossian's Old Scottish ballads was in no way diminished by their exposure
as Mr Macpherson's frauds 2; Herder excused the 'swindle' as 'pious'.

* I greatefully acknowledge the critical assistance of Dr Nels Johnson and Mr Hugh
Fiuckingham (Richmond College) in the drafting of this paper.

Biedermeier Prussia offers a case in point. There a sort of lowest-common-denominator
Protestantism, arrived at by commpelling Calvinist and Lutheran confessions into the 'Prussian
Union', with the King as an active head, became the official religion, replacing the confessional
indifference of the Prussia of the 'Aufkldrung'.

2 See Fiona Stafford, James Macpherson and the Poems of Ossian, Edinburgh 1989.
Macpherson's Dutch translator Willem Bilderdijk, went one better and claimed to have used not
Itiacpherson's version but the Gaelic original ; see Nicholas Rupke's essay in R. Porter and
M. Teich (eds), Romanticism in National Context, Cambridge 1989.

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXXI, 1-2, p. 67-74, Bucarest, 1993
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The point about myth, of course, is that it is not testable empirically-
or /ogically which also leaves no means of judging between conten-
ding myths.

Historians in this age picked up the theme of disintegration in the
cultural subordination of some groups to others, evidenced by the inferior
status given to those aspects of culture which penetrate human conscious-
ness most deeply, language and

relio6ion.
They intuited it had to be ended.

Such groups were not just residual survivors from the past but were the
'victims of history'. This ascription was coined by the French historian of
the Norman Conquest of England, Augustin Thierry His 'victims' were
the Irish, the Highland Scots and the Gauls, but the intelliaentsia in the
multinational empires of Central and Eastern Europe quietly expanded
the list, giving their national group a moral claim on the future. To realise
the emancipation of the group, the victims of history especially the
peasants had to become its agents. That transformation was the histo-
rian's task. Re-establishing the identity of the nation through retrieving
its past and giving it definition by making the cultural and political fion-
tiers coincide would yield 'world-historical' status, or at least allow asso-
ciation with those who already had it. The record shows, of course, that
-what they wanted was not some moral apotheosis but access to the techni-
ques which had enabled their rulers to rule over thena.

These techniques might rest on reason but it was axiomatic that
the societies to which they had been applied were not rational constructs
but growths, organisms in -which all the constitutive elements were related
to each other, both over time and in any given present. Growth is a paati-
cular kind of change ; it is intrinsic to the organism part of its nature
and is cumulative. It is also irreversible 3. These characteristics were-
appropriated to society. In society as in Nature, growth implied roots,
and the use of the term tied together the Romantics' favourite image
with the experience of the mainly peasant populations they were addres-
sing. It was, therefore, the more persuasive.

Nevertheless'
if for the pea-

sant 'roots' were real, for the intellectual they were real in adifferent sense
they were the primary evidence of the uniqueness of their group, and tra-
cing them was the first step in establishing its identity. That beneficially
stops disintegration and provides a modern version of the reciprocal rights
and duties which guaranteed solidarity in the "estates-societies" of the
Middle Ages. Identity then becomes the basis of the nation as a moral
entity.

The assertion of identity engendered a claim to territory, since the
processes of establishing identity also revealed the processes by which in
the past it had been stifled or denied, and the most obvious evidence of
that was the way frontiers had come into existence. They had to be recti-
fied. Where your roots are, there shall your territory be. Hitherto terri-
torial claims had rested on positive law or right ; now they were to be
derived from V ollcsglaube, deeper but more vague. The problem was to
sort out which beliefs counted. It became necessary to connect identity
with its roots, and for that the readily-available model was the individual_

3 See the discussion in R.A. Nisbet, Social Change and History, Oxford, 1969.
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In individuals, the continuity of our personality through time
in a word, our identity is effected by memory. It provides information
about the past and persuades us that all our acts are performed by the
same person. We know from experience that memory can be variable
intermittent and unreliable in some matters, totally accurate in others
but that does not in itself subvert our conviction that memory is essential
to our identity. Experience shows that identity is not necessarily proof
against change extreme pressures can break the sense of continuity
but we ordinarily rely on memory to tell us who we are and where we
have been till now, and that yesterday's person has been and is continuously
connected to today's. In this, memory is essentially narrative 4. Histo-
rians took these ideas over into their inquiries. They thought they could
prove the continuity of the personality of the nation ; they could provide
the counterpart of the personal lacunae from archival research. When
that was complete, demonstrated unbroken succession from the past
established claims in the present. Identity was all : around that historians
could reconstitute the narrative of the nation. This was the ultimate justi-
fication of their role.

On this reading, 'identity' was not just self-awareness, or group
consciousness ; it did not simply entail having imagined a community,
though it clearly had affinities with all these. It was a notion compounded
of a sense of place, of the objectives of the g,roup (the Idealists determined
-whether they were real or not) of its norms and of its history. Identity
-in these terms is what makes for survival. Exposing it to view was not an
antiguarian exercise ; it became the basis of future judgements.

In the Nineteenth Century, the indicators of identity were taken
to be language, religion (as I mentioned before) and what was then called
'race'. They provided the common references required to transeend local
or imported particularities and to demonstrate that, culturally, unity
already existed, and had always done so, even if it had yet to find political
expression. In this regard, it furnished the foundation myths a.nd symbols
which secured the idea of the nation in popular sentiment. By the same
token, it helped to define those who did not belong, who could not by
right benefit from the political emergence of the ethnic nation the
outsider (even if territorially he was inside). In the nation-state "poli-
cies towards non-citizens may be beneficial but are not obligatory" 5.
The primacy given to language justified attempts to construct a national
language by extruding alien influences, changing or standardising the
orthography, and so on. This was clearly advantageous in societies in which
the majority of the inhabitants had yet to be literate 6.

The assumption that identity, however obscured by circumstance,
had always been the same, made it a special case of "hurnan nature",
likewise generally deemed to be invariant. It also assumed that culture

4 Mary 'Warnock offers a convenient analysis in Memory, London, 1987.
5 P.G. Brown, in tbe introduction to P.G. Brown and H. SHue, (eds) Boundaries ;

ational Autonomy and Its Limits, New Jersey, 1981.
Newly independent Slovakia neatly illustrates this process. Slovak derives directly

from the work of a small group of literati who turned the unwritten Slav dialects used in the
mountain districts of northern Hungary into a coherent written language, which slowly helped
to generate a Slovak national feeling. The feeling, be it noted, related not to the language,
-as such, but to literacy.
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could not survive in cosmopolitan environments ; not only "could not"
but "should not", cultural pluralism undermined the solidarity of the
nation. It was commonly held that an identity based on "the nation'?,
which was natural and real, was morally superior to one stemming from a
dynasty, which was legal and formal. Similarly, the identity of uncorrup-
ted peasants entitled them to consideration barred to sophisticated cos-
mopolitans, who were, by definition, rootless.

Historians were primordia lists' 7 that is they found in history a
continuous movement from primordial' ethnicity to modern nationalisinl
They ruled out any idea of cultural discontinuity ; the qualities making
for identity survived intact even if submerged. 'Writers assumed an abso-
lute past and an absolute justice which dictated that survival itself crea-
ted rights. Therein lay the difference with previous ages ; before Roman-
ticism, chroniclers had written, states had existed and notions about iden-
tity had abounded, but they had not been integrated into a system, let
alone one creating national rights 8. Substituting the nation for the dynasty
as the focus of social order and public loyalty changed the received, ideas
as to the external rights and obligations of sovereignty. Dynastic rulo is,
in principle, consistent with obligations to an external, 'higher' or 'oecu-
menical' conceptual authority. To that the nation opposes 'sacro egoismo',
its right to do whatever it likes tempered only by prudence (whether the
United Nations has proved, so far, more or less effective than 'Christen-
dom' is a nice judgement).

Through all these assumptions, identity gained in vigour and became
congruent with war. It it not just a matter of fact that the realisation of
national identities was achieved only by war ; it is that nationalism, like
war, needs and defines an enemy which strengthens the people's feelings
of identity with each other, at the same time eliminating guilt at feeling
hostile to another group of people especially those who, in a physical sense,
have been your neighbours, perhaps for centuries 9.

War " was designed to eliminate Identity's antonym. Oppression.
Oppression 1' was widely ascribed to anything which prevented 'the
nation' from realising its true identity. In practice that might mean being
jailed for flouting the censorship (which could happen to anybody) or
having to use more than one language in your daily life. Some pea sant
communities had, of course, been doing just that traditionally but now
the practice was represented to them as au enforced denial of their birth-
right or a betrayal of the essence of their race,. either of which violated

7 As opposed to 'modernists' ; on the distinction, see A.D. Smith, The Ethnic Origins
of Nations, Oxford, 1986, Chapter 1.

See Orest Ranum (ed), National Consciousness, History and Political Culture in Early-
Modern Europe, Baltimore London 1975, passim.

9 See Jerome D. Frank, Sanity and Survival, Psychological Aspects of War and Peace,
New York, 1967, Chapter 7 'The Image of the Enemy'.

lt should be recalled that at this time war was still measured in campaigning seasons
and inflicted insufficient demographic damage for questions to be raised about physical costs
to the nation.

11 I would not wish to deny that oppression could be brutal, but would suggest here that
goNernments, being in the business of order, may consider that in putting down a riot they
are merely fulfilling that function, but that is perceived by the nationalist rioters as a bloody
monstrous denial of the claims of nationality. We should recall that at some levels of action,
governments which fail to "oppress" cease to be governments.
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thc primary union between language and the national reality. Thus ve
find 'a curious situation in which an intelligentsia which ordinarily com-
manded several languages enjoined its peasantry to cleave only to one.

Oppression could be ended by appropriate measures, including revo-
lution 12 Then, it was commonly held, all identities could, in principle
coexist, except, of course, those whom History had set up for absorption ;
too bad about the Wends, the Sorbs, the Kashubs, the Friesians and others
who timed their entrance into world history too early and whose vesti-
gial languages could not be translated into political identity. Such instances
apart, the people of Europe could be neatly shuffled into compact state
units, individually identifiable by their culture.

At that happy stage, nations motivated by individual egoism would
somehow arrive at and sustain a peaceful international equilibrium.. One
may suppose that that may have been the outcome, had nationality been
based on secular citizenship ; it was totally incompatible with basing it
on ethnic origin. In extenuation, we should perhaps bear in mind that this
distinction vas alien to the dominant religions in the areas of incipient
nationalism in Central and eastern Europe, Orthodox Christianity, Juda-
ism and Islam. Additionally, the record soon demonstrated that proponents
of "the nation" showed scant regard for others' search for identity in the
same terms, particularly in the same general territorial area. The reason
-was not just to redress the past ; logically and psychologically, identity
demands a firm frontier.

In my submission, any frontier represents a choice made from among
a number of possibilities ; so-called "natural frontiers" are only those with
features offering advantages to political decision-makers. Mountain ran-
ges, e.g., function as such because transcending them requires too much
effort, or -waits the appropriate technolog,y, or is politically inexpedient,
or, more usually, is only one of several competing alternatives. The pre-
cise role of the frontier in regard to identity is much debated, but
whether it is conceived as a residual of the assertion of identity or whether,
as in the writings of the Norwegian anthropologist Fredrik Barth, it is
given priority in defining an ethnic group o-ver "the cultural stuff it enclo-
ses" 13 , a frontier is generally conceded to meet two basic requirements ;
it dra,matises most vividly the difference between those inside and those
outside ; hence its maintenance is needed to guarantee the continuity of
the ethnic group : additionally if 'the people' is to enjoy political rights,
then one needs to know which votes are to count. For these reasons 'iden-
tity' added a most potent argument to the battery traditionally deployed
in disputes between sovereigns, and helped to make settlements extre-
mely difficult to reach. There can be no statute of limitations governing
ethnic claims. Even when disputes were formally settled, experience sho-
wed that shifting frontiers does not end cultural oppression, it merely
redistributes it.

In this general connection, we may note that the drive for identity
cleated problems which could only be solved by central institutions, so
it reinforced state authority. This was far from objectionable to its pro-

12 See James Billington, Fire in the Minds of Men, New York, 1980, Chapter 6.
18 See the important arguments developed in the Introduction to Fredrik Barth (edl

Ethnic Groups and Boundaries, OslolBoston1London, 1969.
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ponents as they lived in societies in which the prevailing view of the state
as a normative institution made it perfectly proper that, through its publi-
cly-paid professoriate, the state should sponsor conclusions about the
ethnic origins of the people. These conclusions were taken into the philo-
sophies and programmes of public education 14.

Historians imposed a particular meaning on the world in which they
lived, tying political emancipation, in prospect or achievement, to the
possession of a set of characteristics deemed to be unique to a chosen group
of people. Such explanations came widely to be accepted, partly because
critics tended to be the other side of a frontier, and therefore could be
discounted, partly because they were enshrined in textbooks 15. Their
reception by peasant populations is debatable, but one observes that the
new ideas carne "from above", so had to be accommodated to the existing
cultural expectations, and that in any case the penalties for recalcitrance
in villages were either cognitive dissonance or social ostracism the .sus-
picion of being "not quite Ruritanian". It was easier to conform, and con-
formity led to acceptance.

Nevertheless, important changes had been set in train. Peasants
(and others), generally experience history as anecdote, not as a pattern.
The historians now told them that their history was an identifiable pattern ;
they took their meaning from it, and their pattern was different from
and superior to the patterns of others. The pattern started from the ascer-
tained roots of their existence and had shaped their identity thereafter.
Research might ha.ve left incidental uncertainties, but the process was in
itself quite unambiguous, and the future cohesion of society depended
on the new symbols and ideas.

The notion of identity was (and is) used to give people an understan-
ding of how their society functions and its place in the world. That under-7
standing is both causal "why we are who we are" and normative
"why we are entitled to exist how and where we should". In this way,
the people and the state have become more closely linked, enabling the
state to command far greater resources of legitimacy and compel more
thorough participation. The leaderships, in consequence, are better placed
to ensure loyalty. This is, in my judgement, the main bequest of Romantic
historicism. By contrast, early modern states laid claim to the lives and
pm operty of those within their frontiers which often were not conti-
guous but were less concerned about day-to-day allegiance.

In terms of historiography, `nationa 1 identity' provides an orga-
nising metaphor for a field of study and as such can in principle function
like any other. It furnished a much needed corrective, derived fro m the
wealth of the archives, to existing accounts. But the historians went fur-
ther ; they rnade 'national identity' the only criterion for determining

14 The classic, and perhaps most influential, case is France. Under the Third Repu-
blic, the state settled for the Gauls rather than the Franks (whom ethnically, the French shared
with the Germans), with the result that from the Lavisse cours moyen onwards. French
students are instructed not only in what it is to be French, but how to express its essentiality.
See Eugen 'Weber, 'Nos andtscs les gaullois' in My France. Politics, Culture, Myth, Cambridge,
Mass. 1991.

16 Textbooks, by definition, carry a particular kind of authority. We should recall
here the high prestige accruing to words and books in peasant societies.
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which of two rival accounts of the past was true. Through the official
hierarchy, this criterion penetrated the approach to history and was
spread by schools of historians. In this manner, they fixed the notion
in the culture in the terms which they laid down. It was then possible for
them to achieve a gratifyingly symbolic relationship with their own time.
Moreover, schools of history, as we know, tend to ossify ; the insights of
the founders become a formula, then a technique, before winding up as
a cliché, but, in any form, they become qualifications for jobs. So the offi-
cial account of the origins and identity of the nation is perpetuated, and
isolated from fundamental criticism. Though historians still have the
'internal' questions, e.g. 'why did X happen at the time it did, and not
earlier ; why was it peculiar to Ruritania f' the only permitted questioning
does not go beyond the initial commitment.

I do not expect historians in any age to be disembodied intelligen-
ces ; my point here is that however strong their commitments to specific
developments or hypotheses, they should have an even stronger commit-
ment to changing their views. Making 'identity' official militates against
this. Historians in this nationalist mode cannot change their minds wit-
hout damaging themselves, so their original intuitions achieve greater
'certainty' as time goes on. They abandon the duty of checking the claims
of politics in their own society one must admit they do not see them-
selves in these terms and are likewise unaware that the historian-as-
participant has entered an area of increasing ambiguity. On these grounds
I am- almost tempted to conclude that anyone known as "the Father of
Ruritanian History" is clearly up to no good and needs to be watched.
What needs to be stressed, I think, is that the "Fathers" accounts of the -
nation rigidify what cannot be rigid and fasten the conduct of the state
into a zero-sum game 16.

When historians tackled 'roots', the outcome was similarly unsatis-
factory, from a strictly intellectual standpoint. As a metaphor, 'roots'
could have some unintended corollaries. Horticulturalists will tell you
that some varieties of plants can only achieve their full potential if they
are grafted onto the roots of others. That requirement of Nature could
plausibly have been advanced in mid-century to support Prussian policy
against Denmark, which, I suspect, was not quite what Danish nationa-
lists had in mind 17.

Roots in Nature are finite in number and length : as applied to cul-
ture, they are not. The tracing of elements in a culture does not permit

16 The approach in this paper takes as typical that a body of ideas, elaborated "cen-
tral/y" is then transmitted to a mainly peasant population at large, and made bindingly
effective through the exercise of state power, especially in education. For an alternate view,
resting more on the interaction of "centre" and population, see Peter Sahlins, Boundaries,
the Making of France and Spain in the Pyrenees, Berkeley Oxford 1989.

17 Concentration on the role of "identity" in promoting the collapse of the multinational
empires of Central and Eastern Europe has tended to divert attention away from other Euro-
pean dimensions of its expression. Exactly the same themes resonates in, e.g. Scandinavia,
notably in the careers of Erik Gustav Geijer, in Sweden and Nicolai Orundtvig in Denmark.
In neighbouring Finland, Elias Liinnrot in 1835 arranged some 12th century myths, hitherto
orally transrnitted, into The Kalevala, which generated a patriotism affecting all the arts and
which, thanks to the genius of Sibelius, is accepted by concert-goers around the world as among
the authentic credentials of Finnish identity.
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the segregation of indisputably pure components. If, say, we now tran-
slate 'roots' as the national gene pool, where do Ruritanian genes end?
The pool had already been dissipated by the time the nationalists' inves-
tigations had begun. Even in terms of institutions and their associated
practices historians found themselves revealing precursors to fore-runners
to antecédants in a regression which, in the nature of the case, could not
be satisfactorily complete. Consequently, any decision about the limits of
the group had to be artificial or arbitrary, and in practice tended to be
set at that which was helpful to establishing a claim contemporarily. Only
in this way, could a boundary be put to a culture.

"Roots" and "Identity" are about credentials. As such, their orien-
tation is to account for the present and stake out claims for the future.
They are presented as "given", ineluctable and unchanging.

As components, language and a common culture may be necessary
but are hardly sufficient 18. The supposition that peoples speaking the
same or closely-related languages must thereby wish to be under the same
political roof is looking rather threadbare at the moment. Similarly, the
nationalists' premise, that you are and always will be what you first
lisped at your mother's knee, makes the later careers of e.g. a Conrad or
a Nabokov inexplicable. As far as language goes, your identity is the one
you choose 19. The element of variance is also present in the argument
about survival. If identity makes for survival, then we may note that,
historically, survival depends on adaptation, which in turn is based on
ambiguity. There is no unassailable historical evidence which proves that
any people has defied this process.

Historians, in short, were not recalling the past, they were creating
it. The identity they proclaimed is a cultural artefact one which has
yielded or is intended to yield a specific political dividend. In this respect,
it is a device to confer legitimacy. We may note that it has worked out
with some success only in a minority of cases. In relation to the nu.mber of
languages in the world and of the identifiably different cultures, only a
few cultures have achieved the status of nation-states.

18 The limitationsof these criteria appear more strikingly outside Europe. The Vanuatu
arc.hipelago (formerly the New Hebrides) has 145,000 inhabitants using 105 different lan guages,
witk each island, and in some cases each part of an island, haying its own distinctive
cultural values, artistic styles and artefacts.

18 Currently West; Indian writers, all descendants Of Slaves, cornmonly writè In French
or Spanish or English.
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Diplomatie et propaganda

LA ROU.MANIE, LA RUSSIE (L'UNION) SOVIETI QUE
ET LE SUD-EST EUROPÉEN DANS LA PREMIÈRE
PARTIE DES ANNÉES '20 ;- NOUVEAUX REPÈRES

CON STANTIN IORDAN

I La politique balkanique de la Russie (Union apres décembre. 1922)
Soviétique dans la prenaière decennies de Pentre-deux-guerres n'a pas été
un sujet privilégié pour les historiens peut-etre à cause de la pauvreté
des sources de premier rang accessibles. Une ouverture importante pour
l'acces aux fonds des Archives de l'ex-Union Soviétique est annoncée,
fait bénéfique pour l'avenir des recherches dans ce domaine 1. Jusqu'alors,
certaines informations des archives étrangères peuvent offrir des images
nouvelles du film d'une politique tres dynamique, quoique avec peu
d'exceptions suffisamment discrete. Une explication, pourrait Atre le
fait que dans les milks '20 l'U.R.S.S. n'a pas eu d'autres relations diplo-
matiques officielles dans la region sauf celles avec la Turquie kémaliste
et, des 1924, avec la Grèce. Une autre pourrait étre celle que la politique
du gonvernement de Moscou fut appliquée surtout par les sections natio-
pales des partis communistes membres du Komintern, or ceux-ci ont long-
temps agi hors la loi 2,

Les informations que nous mettons en discussion proviennent des
archives américaines et elles mettent en lumière certains aspects nouveaux
concernant les intérets de l'U.R.S.S. dans l'espace du Sud-Est européen,
d'une part, et le réseau des agents dont s'est servi le Département
d'autre part. De ce dernier point de vue, il parait que la Legation des tats-
Unis Riga a 60 un important centre d'observation de la politique sovié-
tique, très bien organise et disposant d'un système d'informateurs places
dans des hauts milieux. Parfois, la Legation de Riga recevait pour déchif-
frage des messages radio entre le Commissariat pour les Affaires Etran-
Ores de Moscou et la mission diplomatique bolchévique A, Ankara et inter-
ceptés par un radiotélégraphiste russe un certain Soulimov au ser-
vice du Haut Commissaire américian de Constantinople 3.

Nous trouvons, par exemple, certaines informations nouvelles concernant revolution
des relations roumano-soviétiques aux années '20 dans des publications récentes : Valeriu
Florin- DOBRINESCU, Beddlia diplomaticd pentru Basarabia, 1918 1940, Jassy, 1991, 74
et suiv.,; Nicolae TITULESCU, Documente con fidenfiale. Edition par Ion Grecescu, Bucarest,
1992, 79 et suiv.

a Voir : Barbara JELAVICH, History of the Balkans. Twentieth Century, vol. 2, Cam-
bridge Univ. Press, 1983, 134 et suiv.

Archives d'Etat Bucarest. Archives Historiques Centrales. Microfilm États-Unis
d'Amérique (cite par la suite AEB AHC MF.EUA), role 539, cadres 572 573: Rapport
Constantinople, nr. 800/10 mai 1923, signe par Mark L. Bristol, Haut Commissaire.

Rev. Études Sud-Est Europ., XXXI, 1-2, p. 75-83, Bucarest, 1993
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Pendant la periode analysée (jusqu'à la fin de Vann& 1925), le prin-
cipal avant-poste de PU.R.S.S. dans la région a été la Turquie kémaliste.
Au-delà du traité d'assistance turco-soviétique de mars 1921, un moment
intéressant de l'histoire des relations bilatérales fut la visite de trois semai-
nes A, Ankara (décembre 1921 janvier 1922) d'une délégation de PUkraine
Soviétique qui aboutit 1 la signature du traité bilatéral d'amitié (le On&
ral M. Frounzé et Youssouf Kémal bey furent les représentants de deux
parties), prévoyant, parmi les autres, de nouvelles aides militaires soviéti-
ques pour le mouvernent kémaliste 4. Un rapport confidentiel de la Léga-
tion américaine A, Riga, d'avri11923 enregistrait Vinformation scion laquelle,
en décembre 1921, la délégation ukrainienne aurait proposé au gouverne-
ment d'Ankara un schéma d'alliance entre la Russie Soviétique, PAlle-
magne, la Turquie, la Bulgarie et la Hongrie, stipulant l'assistance que les
derniers trois Ptats seraient disposés d'accorder aux Soviets et à l'Alle-
magne au cas d'une attaque par la Petite Entente. La transaction aurait
eu également d'autres repères : la Russie Soviétique et PAllemagneAccor-
deraient un soutien militaire et financier à la Turquie, 4 la Bulgarie et A,
la Hongrie pour accepter les conditions de Palliance, les gouvernements
de Moscou et de Berlin promettant aussi de Passistance dans Pidée de
regagner les « territoires perdus » A, la fin de la première conflagration
mondiale. Le rapport soulignait les fait que la Turquie autait apparemment
(« apparently ») accepté le schéma, mais que son échec aurait 61-6 provoqué
par la position dilatoire de la Hongrie 5. Evidemment, l'information doit
étre considérée avec réserve, bien que d'autres sources fassent ressortir
que la Légation américaine de Riga disposait d'un réseau d'agents très
doués. La nouvelle peut étre vraisemblable, si nous envisageons le fait que
dans cette période PAllemagne était très intéressée A, s'impliquer de nou-
veau dans les affaires du Proche Orient ; l'une des formes était rid& de
devenir la tierce partie du traité turco-soviétique de 1921. Les dirigeants
soviétiques avaient des opinions divergentes dans ce sens mais il est
notoire que la signature du traité d'amitié de Rapallo (le 16 avril 1922)
entre la Russie Soviétique et l'Allemagne fut un coup de théitre pour la
diplomatie occidentale. D'autre part, on connait les tentatives du gou-
vernement bulgare de l'été de Pannée 1921 d'établir des contacts avec les
autorités d'Ankara, et aussi les discussions des délégués bulgares avec les
diplomates soviétiques à la Conférence de Crénes du printemps de 1922 7.

4 Voir le texte dans joxy.steumbi eueumea no.iumuKu C.C.C.P. (cité par la suite DVP)
tome V, Moscou, 68 69.

5 AEB Al-IC MF. EUA, r. 538, c. 569 570: R. Riga, nr. 649/13 avril 1923, Coleman.
Ibidem, c. 283 285: R. Riga, nr. 599/29 mars 1923, Coleman.

7 Voir : rlexoemeatuxu uagopu aa 6saaapenama uernopus (Sources tchécoslovaques sur
l'histoire bulgare), t. I", Sofia, 1985, p. 125 127: R. Sofia, 6 aoilt 1921, Krupka ; cf. Barnamama
rionumuna rta npaeumeaemeomo na E.3.H.C. noemepu 1919 Iona 1923. Artexcaudap
Cmam6onuacKu. lionymemmaimo Imeneaemeo (La politique étrangère du gouvernement de l'Union
Nationale Agrarienne Bulgare, novembre 1919 juin 1923. Aleksandar Stamboliiski. Héritage
documentaire), Sofia, 1989, 165 168: Note-démenti adressée aux Etats occidentaux concer-
nant les rapports de la Bulgarie avec la Russie Soviétique et la Turquie kérnaliste, Sofia, 20 juillet
1921; Dimitrina PETROVA, Camocmostme.aceomo ynpaefienue a H.3.H .C. 1920 1923
(Le gouvernement indépendant de l'Union Nationale Agrarienne Bulgare, 1920 1923), Sofia,
1988, 228 et 264.
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Ce schema est tombé mais son hypothétique acceptation par la Tur-
quie peut étre expliquée soit par la conviction de la diplomatie kémali,ste
coneernant l'irnpossibilité d'une attaque de la Petite Entente contre la
Russie Soviétique ou l'Allemagne action qui n'aurait eu aucune moti-
vation pratique, soit par le désir de ne pas perdre le concours militaire des
Soviets dans une phase du conflit arme avec la Grèce qui n'avait pas encore
une fin prévisible 9. Evidemment, la coexistence de deux motivations
'Vest pas exclue 9.

Certes, une solidarité soviéto-allemande dans les problèmes des Bal-
kans et du Proche Orient deviendra plus évidente dans la période suivante.
C'est ainsi qu'en mai 1923 la Legation américaine de Riga était en posses-
sion d'une communication secrete transmise par le Departement Politique
du N.K.V.D. (le Commissariat du Peuple pour les Affaires Intérieures),
le 6 mars 1923, au Commissa,riat pour les Affaires Etrangères de PU.R.S.S.
Pannongant que quatre « fonctionnaires » de la G.P.U. (la Direction Pon-
tique de l'Etat) on donne leurs noms, l'âge et l'état civiliront A, Ankara
sous la « couverture » de membres de la Commission Commerciale. Ils
devraient agir aux ordres « de notre représentant là-bas ». Une copie de
la, liste devait être donnée par ce représentant au ministre soviétique dans
la capitale de la Turquie. Le chef de la Legation américaine à Riga F.W.B.
Coleman, envoyait, de méme, k Washington un rapport confidentiel con-
eoncernant l'arrivée en Syrie de certains officiers allemands avec la mission
de préparer et de diriger des révoltes des autochtones contre les autorités
françaises '. D'ailleurs, celles-ci ont été très fréquentes pendant les
années '20.

L'intérét de l'Allemagne de s'impliquer davantage aux affaires bal-
kaniques par Pintermédiaire de l'U.R.S.S. et de la Turquie est aussi
atteste par un autre rapport du printemps de Pannée 1923. La Republique
de Weimar désirait de nouveau A, devenir partie du traité turco-sovié-
tique de 1921. L'idée n'était pas agréée parmi les autres par Staline, Radek
et Zinoviev, qui craignaient un affaiblissement de l'influence sovietique
à Ankara, ta,ndis que Trotsky et Boukharine consideraient qu.'un accord
militaire incluant l'Allemagne serait avantageux. Dans la méme periode,
le comte Brockdorf-Rantzau, ministre allemand à Moscou, eut deux entre-
vues avec Moukhtar bey, le représentant de la Turquie ; l'informateur de
la Legation américaine avait appris du Conunissariat sovietique pour les
Affaires Ptrangères qu'on débattait le projet d'un traité militaire entre la
Turquie et la Bulgarie Ore par PAllemagne. L'objectif de celui-ci aurait
été la menace de l'integrité territoriale de la Grèce et surtout de la Rou-
manie. Comme la dernière avait une convention d'alliance avec la Yougos-
lavie (le 7 juin 1921), pour contrecarrer sa reaction, on préconisait A, inci-
ter des conflits éthniques et religieux et à organiser des révoltes en Bosnie
et en Slavonie. 11 s'agissait, naturellement, d'une orientation strategique,

8 Voir : Michael LLEWELLYN SMITH, Ionian Vision : Greece in Asia Minor,
1919 1922, London, 1973, passim.

9 Voir notre communication : La Roumanie, la Turquie kémaliste et les Balkans
( 1921 1925) : inter férences politiques et diplomatiques soutenue au XI' Congres d'Histoire
Turque, Ankara, septembre 1990 (sous presse).

10 AEB AlIC MF.EUA , r. 538, C. 574 575: R. Riga, n° 837/24 mai 1923, Coleman.
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parce que « la Bulgarie était trop étroitement contrôlée par les Allies et
son arrnee n'était pas encore suffisamment forte »

L'existence de certains intéréts communs turco-soviétiques pendant
la Conférenee de Lausanne était bien naturelle, mais il ne faut pas perdre
de vue le fait que le gouvernement d'Ankara n'acceptait pas les suugestions
de Moseou dans tous les cas. Par exemple, l'insistance de 1'U.R7S.S. que
la Bulgarie obtienne libre accès a la Mer Egée. aurait pu &ranger la Tur-
quie, les dirigeants kémalistes la considérant comme une ingérence dans
ses affaires intérieures 12.

Une certaiue froideur dans les relations turco-soviétiques a été visible
vers le milieu de l'année 1923. Les autorites Ue Létonie réussirent à inter-
cepter une lettre envoyée par la mission soviétique de Constantinople .a,u
représentant de l'U.R.S.S. en Allemagne (le 9 mai 1923). Elle arrivait
ultérieurement à la connaissance de la Legation américaine de Riga. .Son
contenu mettait en lumière les tensions des rapports AnkaraMoscou.
Les auteurs de la lettre déploraient, parmi les autres, l'action systématique
des autorites. kémalistes contre les membres du Parti Communiste Turc
(« centaines de jugements »), les persécussions infligées même aux citoyens
de la Federation Russe, qui « souffrent dans les prisons d'Ankara, Constan-
tinople, Trébizonde, sans étre officiellement jugés », l'interdiction d'accès
dans le port de Constantinople imposée aux navires sous pavillion russe,
le refus de reconnaitre la Mission commerciale russe. La cause de cet état
de choses résidait dans « l'influence britannique soutenue par des millions
anglais ». Le chef du courant filo-anglais aurait été Ismète Pacha ; l'ami
fidèle de l'U.R.S.S., Moustapha Kemal, « no longer represents the highest
authority as before, and National Turkey has turned from a dictatorship
to parliamentarism with all its negative features » 13.

Ces evolutions &talent aussi coufirmées dans le « Bulletin secret de
la Section Orientale du Commissariat pour les Affaires Rtrangères » de
l'U.R.S.S. pour le mois du juillet 1923, élaboré le 28 aoilt ; des extraits de
ce document arrivaient sur le bureau du ministre américain de Riga en
septembre. Le « Bulletin )) constatait des regressions dans les rapports
entre Moscou et Ankara. L'un des arguments était le fait que la Turquie
n'avait pas encore donne une réponse au plan soviétique visant la consti-
tution d'une « Federation des Etats Orientaux ». Par consequent, le gou-
vernement de l'U.R.S.S. décidait Parret de l'exportation des armes à la
Turquie, « jusqu'a la connaissance de nouvelles chiffres de production de
notre industrie mailitaire »14.

Une certaine méfiance réciproque continuait à persister entre Moscou
et Ankara. C'est ainsi qu'en mai 1924, le Département d'Etat américain
télégraphiait au Haut Commissaire de Constatinople une série d'informa-
bons, de source sûre », probablement via Riga. Il s'agissait, en fait, de la

lbidem, c. 283 285: R. (confidentiel), Riga, n° 599/29 mars 1923, Coleman.
12 Ibidem, C. 565 567 : R. Riga, nr. 641/13 avril 1923, Coleman ; il contient en annexe

un rapport confidentiel au sujet des relations turco-soviétiques du 16 février 1923.
12 Ibidem, r. 539, c. 581 585: R. Riga, nr. 1208/31 aoftt 1923, Coleman ; il s'agit de

la lettre de Constantinople n° 587/9 mai 1923, signée par le représentant du ministre pléni-
potentiaire soviétique, I. Zalkind, et le secrétaire du Département des Informations,
G. Zolotarev.

Ibidemi r. 538, c. 587 588: R. Riga, n° 1257/14 septembre 1923, Coleman.
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crainte du représentant soviétique A, Ankara devant la possibilité de la
conclusion d'une alliance entre la Turquie, la Bulgarie et la Rournanie
Dans ces circonstances, Moscou a insisté à obtenir du gouvernement
kémaliste la confirmation que de tels accords ne seraient pas sign& A,
l'insu de l'U.R.S.S. ; en plus, toutes négociations avec des puissances
ennemies ou qui n'ont pas reconnu de jure l'IJ.R.S.S. seront considérées
comme des gestes d'inimitié 15.

Le problème des rapports directs roumano-soviétiques durant les
années '20 est complexe. Beaucoup de faits sont déjà bien connusonais
des « taches blanches » y persistent encore. L'année 1924, depuis la Confé-
rence de Vienne jusqu'à « l'affaire de Tatar Bunar » a été, on sait bien, très
agitée 16. Le bilan n'a pas été, A ce temps-là, favorable à la politique sovié-
tique et ce fait ne pouvait pas laisser indifférents les dirigeants de Moscou.
Une partie de leurs réactions a fait l'objet d'un rapport confidentielayant
le titre « La solution de la question de la Bessarabie

»i
du 25 fevrier 1925,

dressé par un agent de la Légation américaine de Riga, rapport envoyé
par Coleman, en mars, A, Washington. Voira, en essence, le contenu de
ce document.

Au mois d'octobre 1924, Revvoyensovet (le Soviet Militaire Révolu-
tionnaire) décidait la constitution de trois nouvelles unités militaires près
de la frontière avec la Roumanie. De l'initiative de M. Frounzél l'un des
stratèges connus de l'Armée Rouge, le 27 novembre 1924 se réunissait le
Bureau Politique du Parti Communiste (bolchévique) de l'U.R.S.S. pour
discuter les perspectives militaires pour l'année 1925. Dans ce sens, et
étant assisté par l'ancien chef du Grand tat Majeur de l'Armée Rouge
P.P. Lebedev, Frounzé a élaboré un plan militaire et un Mémorandum
explicatif pour être soumis à l'attention de Staline. Dans le Mémorandum,
Frounzé partait de la prémisse suivante : « La situation politique générale
exigera que le centre de notre attention et des Grandes Puissances soit
transféré vers l'Asie et l'Extrème Orient. Cette conjoncture est très avan-
tageuse pour nous » 17. Pour Frounzé, était confrontée en Europe
avec deux questions territoriales pressantes qui devaient étre résolues
1) la Bessarabie ; 2) la Russie Blanche. Une solution simultanée de celles-ci
paraissait impossible pour des raisons objectives : les ressources mat&
rielles et financières lunitées.

« The best exit from the situation soulignait Frounzé is to
force a settlement of the Bessarabian question by sending the Red Army
to occupy the country in 1925, in the period May to August.

With respect to Poland, it is indispensable to observe an expectant
policy, to express no aggressive intentions which might incite her to
attack us.

Should Poland however take action in the defense of Romania, then
she would appear in the eyes of all to be the attacking side and thus would
be isolated, with a threat in the rear from Germany.

Ibidem, c. 593: Tél. du Département d'Etat au Haut Gommissaire de Constantinople,
16 mai 1924.

15 Voir : Aspects des relations russo-roumaines. Retrospective et orientations, Paris 1967
chapttre rédigé par Grigore Filitti, 112 et suiv. ; cf. V. F. DOBRINESGU, op. it 95, et saiv.

17 'AEB AHGMF.EUA, r. 658, c.-1092 e R. (strictement conf.), Riga 02715/16 mara
1925, Coleman.
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The settlement of the Bessarabian question by force, to which we
may be compelled, is hardly likely to lead to an active coalition against
us by the Great Powers » 18

L'opinion de Staline a été, en essence, la suivante : « The idea of
settling the Bessarabian question by force of arms, at the same time
refrainina from activity with respect to Poland, I consider to be the best
method of giving effect to the policy of gathermg up Russian".

The Eastern frontiers of Poland by the Spring of 1925 will not as
yet have been sufficiently prepared to make it possible to raise an inde-
pendent rebellion against the Polish Government with any hope of success.
Whereas to give an insurgent White Russian active assistance before they
have achieved any success themselves would in any case be indesirable.

As regards propaganda, Bessarabia will have been sufficiently
prepared for Union with the Autonomous Moldavian Soviet Socialist
Republic and occupation by the Red Army, provided the necessary effort
is made, can be carried out with great rapidity.

I submit the appended plan for the consideration and confirmation
of the Politbureau » 18 (le 24 novembre 1924). Trois jours plus tard, le
Bureau Politique approuvait, en principe, la proposition de Frounze et
demandait au Grand Rtat Majeur à élaborer un projet adéquat 2°

On sait que ce plan n'a pas été appliqué que 15 ans plus tard. Il est
intéressant cependant de rappeler que le Department d'Rtat a communi-
qué ces informations A, la Legation américaine de Bucarest. Le Charg,é
d'Affaires par interim, B. Reath Riggs, rapportait le 18 mai 1925, les
résultats de ses investigations sur ce sujet. Le diplomate américain avait
appris que, du point de vue strategique, la période MaiAoLlt est la seule
possible pour une invasion rapide A, cause de la qualité des routes de la
Bessarabie, impraticables pendant l'autre période de Pannée, et obser-
vait : o The Romanians have, moreover, now replaced the Russian broad
gange railroads in Bessarabia with the regular European gauge » 21.II
apprenait des details intéressants dans une conversation, strictement con-
fidentielle, avec le ministre de la Pologne à Bucarest. Ce dernier lui décla-
rait nettement qu'une invasion de l'Armée Rouge en Bessarabie, en 1925,
était « highly improbable ». L'assertion était soutenue par les argumenta
suivants :

La Pologne a des obligations d'assistance à regard de la Rou-
manie au cas d'une attaque, l'obligation étant réciproque.

« Should Poland be attacked, Latvia and Esthonia are pledged to
mobilise to prevent the Red Army from taking Poland in the rear » 22.

Les autorités polonaises ont intercepté des communications secre-
tes entre PAllemagne et l'Union Soviétique par lesquelles la, première
conseillait Moscou de ne pas risquer maintenant un conflit armé avec la
Pologne puisque Palm& de la dernière est trop puissante pour l'Armée
Rouge dans son état actuel de preparation. L'armée polonaise, peut, sans
doute, vaincre PArmée Rouge, mais un tel effort « would imperil the whole

28 I bidem, c. 1093.
29 bidem, e. 1093 1094.
29 Ibidem, c. 1094.

Ibidem, c. 1088 : R. (strictement conf.), Bucarest, n° 777/18 mai 1925, B. Re,ath Riggs.
22 Ibidem, c. 1088 1089.
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financial rehabilitation of Poland » 23 ne faut pas oublier que les réti-
cences de l'Allemagne étaient dictées par le fait que des février 1925 elle
avait cominencé les négociations avec la France achevées par la signature
des accords de Locarno (octobre 1925).

3) Les services secrets polonais avaient obtenu des copies d'une
correspondance secrète entre des agents allemands et des autorités mili-
taires soviétiques oil on formulait des plans visant une attaque

decisive contre la Pologne par l'U.R.S.S. de l'Est et par l'Allemagne
de l'Ouest, qui serait réalisée en 1928. C'est la raison pour laquelle la Pologne
complétera son annement jusqu'en 1928, au detriment de la reconstruction,
quoique le programme d'origine prévoyait cette action jusqu'en 1932 24.

Dans la méme entrevue, l'interlocuteur déclarait au diplomate
américain que pour prévenir des activités de propagande communiste,
la Pologne a conclu un arrangement avec la Roumanie et la Bulgarie par
lequel des hauts fonctionnaires de police de chaque pays pouvaient coin-
muniquer directement, en dehors des voies officielles. La Pologne récorn-
mandait à la Yougosla-yie de se rallier à cet arrangement et avait l'inten-
tion de faire aussi des clémarches dans ce sens pour attirer la Turquie 25.

Les milieux dirigeants soviétiques ne paraissaient pas étrangers
ces actions. Par consequent, ils essayaient à faire des breches dans la soli-
darité de la Petite Entente. Les tentatives de la diplomatie soviéticiue
d'obtenir la reconnaissance de l'U.R.S.S. par la Yougoslavie et la norma-
lisation des rapports bilatéraux sont bien connues 26

D'autre part, Maxime Litvinov, l'adjoint du Commissaire pour lea
Affaires Etrangères, recevait, le 4 septembre 1925, des assurances de la
part du ministre tchécoslovaque à Moscou, Vaclav Girsa, que son pays
ne garantira jamais les frontières orientales de la Roumanie et de la
Polog,ne 27.

Ce même mois, Litvinov envoyait un télégramme secret au repré-
sentant soviétique en Turquie, Souritz ; deux mois plus tard, il était inter-
cepte par Coleman et expédié à Washington. La diplornatie soviétique
essayait à employer de nouveau le capital d'amitié qu'elle considérait
posséder encore A, Ankara. En fait, le gouvemement kémaliste était mécon-
tent de revolution des pourparlers dans le litige avec la Grande Bretagne
concernant le problème de Mossoul après la reunion du Conseil de la
Societe des Nations (septembre 1925) 28. Dans ces circonstances, il espéra
dans l'appui de Moscou et entreprit une démarche par le ministre turc
en V.R.S.S., Zekkia bey. Donnant cours à cette action, le Commissaire
so-viétique pour les Affaires Etrangères, G. Tchitchérine avant son
depart pour un voyage h l'Occident projeta une rencontre avec les
ministres de la Turquie, de la Perse et de l'Allemagne. La reunion n'a
pas eu lieu à cause du Mils du représentant allemand dépourvu d'instruc-

23 bidem, c. 1089.
24 I bidem.
25 ¡Wen], c. 1090.
26 Voir, par exernple DVP, t. VIII, p. 174: la lettre de Litvinov à P. L. VoIkov, le minis-

tre soviétique à Varsovie 11loscou, 6 mars 1925.
27 lbidem, p. 517 518 : la lettre de Litvinov A V. A. Antonov-Ovseenko, le ministre

soviétique A Prague Moseou, 4 s.,ptembre 1925.
" Voir notre etude : Pétrole et diplomatie ; la Targaie kémaliste, P.Angleterre imperiale

el le problème de Illossoul, dans aRESEE, XX (1982),1, 67-83.

6 C. 3803
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tions. Tchitchérine assurait toutefois le gouvernement turc qu'il utilisera
toute son influence pour convaincre la gouvernement allemand de la néces-
sité d'une action concertée dans le Proche Orient et promettait à discuter
personnellement avec Gustave Stresemann h Berlin.. Le chef de la diplo-
matie soviétique soulignait que la Turquie devait compter sur Pappui
de l'U.R.S.S. dans tous les problèmes, en observant que les craintos d'An-
kara face à l'attitude passive de Moscou sont totalement dénuées de
fondement 23

Le commentaire de Coleman faisait aussi ressortir d'autres informa-
tions selon lesquelles la tentative de Tchitchérine d'obtenir de Stresembnu
une proruesse de soutenir la Turquie dans la question de Mossoul à échoué.
En août, déjà, le Ministère allemand des Affaires 1trangères avait demandé

ses représentants diplomatiques en U.R.S.S., en Turquie et en Perse
maintenir une attitude de non-intervention stricte dans le problème de

Mossoul et de s'abstenir de toute action qui pourrait 'are regardée comme
inamicale envers PAngleterre. « Stresemann observait Coleman 'defi-
nitely declined in any way to prejudice the position of Germany before
the Locarno Conference » ". Dans ces circonstances, Tchitchérine a essayé
d'obtenir le concours de l'Italie, mais Mussolini a poliment évité ufle ren-
contre avec le chef de la diplomatie soviétique 31. En fait, l'Italie était
aussi entrain& dans les négociations achevées hi Locarno comme tat
garant à côté de la Grande Bretagne.

11 est évident qu'après Locarno, Moscou ne voulait pas perdre les
contacts avec Berlin intéressée d'avoir des bons rapports avec l'Occident ;
pour cette raison-ci, le 21 novembre 1925, le gouvernement soviétique
proposait au gouvernement allemand la conclusion d'un traité politique
développant les bases mises h Rapallo 32 Ce geste a déclenché les pour-
parlers qui conduisirent à la signature du traité bilatéral formellement
d'amitié et de neutralité de Berlin (le 24 avril 1926) 33.

De méme, l'U.R.S.S. reprenait les sondages concernant les possibi-
lit& de normalisation des relations avec la Yougoslavie 34. L'offensive
de la politique étrangère soviétique revêtait aussi d'autres dimensions.
On a écrit beaucoup sur le rôle du Komintern dans cette direction 35.
En ce qui nous concerne, nous savons qu'en décembre 1925 Coleman avait

sa disposition une communication secrète de la section « Proche et Moyen
Orient » du Komintern envoyée à un de ses représentants à Ankara
Sobolev concernant des instructions destinées à Pactivité de ses agents

AEB AHC MF.EUA, r. 538, c. 618 619: R. (strictement conf.), Riga, n° 3385/
.23 novembre 1925 ; tél. secret de Litvinov à Souritz Moscou, n° 1719/765, 28 septembre 1925.

a° Ibidem, c. 620.
81 Ibidem.
32 DVP, t. VIII, p. 674 675: le texte de la proposition Moscou, 21 novembre 1925.
38 Jean-Baptiste DUROSELLE, Histoire diplomatique de 1919 d nos jours, 70 édition,

Paris, 1978, 99 100.
34 DVP, t. VIII, p. 689: tél. de Litvinov A P.M. Kergentzev, le ministre soviétique

Rome Moscou, 25 novembre 1925.
35' Voir, par exemple : Francis CONTE, Un révolulionnaire diplomate : ChriAtion

.Rakooski. L'Union Souiétique et l'Europe (1922-1941). Préface) d'Annie Kriegel, Paris, 1978,
[45 et suiv.
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dans le domaine des relations turco-soviétiques. La communication
datée 30 octobre 1925 était signée par le chef de la section, Vasil Kola-
rov, l'un des leaders des communistes bulgares 36

II est certain qu'après Locarno et le nouvel échec de la Turquie dans
les négociations de Geneve concernant la problème de Mossoul la reso-
lution du Conseil de la S.D.N. de décembre 1925 , a réussi
une victoire temporaire de sa politique dans le Sud-Est européen par la
sig,nature du nouveau traité politique avec la Turquie (Paris, le 17 décem-
bre 1925) 37.

En guise de conclusioias, quelques delimitations s'imposent :
Malgré son isolement international du debut des années '20,

la Russie (l'Union) So-viétique s'est efforcée à être présente dans les affaires
balkaniques.

La plaque tournante de ses activités dans la region fut le territoire
de la Turquie kémaliste.

Dans la promotion de ses intérêts, la diplomatie soviétique a
compté sur une certaine solidarité avec l'Allemagne.

Pour atteindre ses objectifs strategiques bien impérialistes, le
gouvernement soviétique a utilise les agents secrets de la police politique
et du Komintern.

Les dirigeants de Moscou ont aussi envisage des actions ayant
un caractère militaire agressif, en préparant même un plan d'invasion de
la Bessarabie.

36 AEB Al-IC MF.EUA, r. 538, c. Q22 627: R. (strictetnent conf.) Riga, n° 3433/
5 décembre 1925, Coleman.

a7 Voir notre étude : La Turquie kémaliste et l'idée du Pacte balkanique dans les années1925 1928, dans RESEE s, XIX (1981), 2, 311 323.
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LES BUTS DE LA PROPAGANDE FRAKAISE
EN GRECE EN 1917 ET 1918

MIRANDA STAY/A INOS

(Athénes")

La politique française en Grèce pendant la Première Guerre mondiale
en general et plus spécialement les buts de sa propagande pendant les
.a.nn6es critiques 1917 et 1918 ont été le sujet de recherches et d'études
relativement récentes 1. La propagande française en Greco pendant cette
période est un sujet complexe qui est directement-lié 1 la politique de-la
France dans le's Balkans et 1 ses visées particulières en Mediterranée
Orientale et au Proche Orient. Elle a également été influencée dans une
certaine mesure par les oscillations des relations franco-helléniques. Par
consequent, chaque domaine de son action, comme par example la Presse,
l'Economie et le Commerce, ainsi, que les méthodes utilisées et les résultats
A court terme, méritent de faire l'objet d'étude particulière.

Pour ces raisons et parce que les informations contenues dans les
documents de Robert de Billy 2, ministre de France en Grèce depuis 1917,
éclairent un aspect moins connu de la propagande française en Grèce
dans la période en question, ainsi que le fonctionnement de ses services
de l'époque, on a jugé intéressant de les presenter ici. Parmi ces documents
on a retenu, 1 cause de leur importance particulière, trois mémoires de
Gustave Fougères, directeur de l'Ecole d'Athènes, sur la propagande fran-
çaise. Etant donne les limites imposées au present article, ces mémoires
sont présentés ici sous forme abrégée et dans certains cas avec des com-
mentaires (entre crochets) selon des informations provenant des Archives
du ministère hellénique des Affaires étrangeres aussi.

Cependant, il faut étre reserve en ce qui concerne la possibilité que
,les services de propagande et de renseignements aient pu influencer les
decisions finales du Quai d'Orsay dans le domaine de la politique française

1 D. Dutton, The Balkan Campaign and the French war aims in the Great War, The
English Historical Review *, (XC1V) 1979, pp. 97 113. Y. Mourelos, La mission Jonnart et la
deposition de Constantin ier de Grece (juin 1917). Thése de Doctorat en histoire contemporaine,
Paris 1978. A. Mitracos, France in Greece during World V'ar I. Columbia University
Press, 1982.

Robert de Billy etait le representant diplornatique francais auprès du Gouvernement
National de Sa onique depuis janvier 1917. II daft auparavant Conseiller d'Ambassade A Rome.
Apres le retour au pouvoir de Vénizelos, il fut nominé Ambassadeur de France i Athènes, en
soft 1917, où il succéda a Guillemin jusqu'en 1921. Voir V. Playanakou-Bekiari, Documents
concernant Phistoire moderne de la Grece, dans la serie Papiers d'Agents * des Archives du
Quai d'Orsay, Minutes de l'Académie d'Athénes, Athènes 1985, p.p. 464 469. Les docu-
ments ont été microfilmés et les microfilms se trouvent au Centre de Recherche d'Histoire de
l'Hellénisme Contemporain de l'Académie d'Athènes.

Rev. Ètudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 85-98, Bucarest, 1993
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en Grèce A, long terme. Les documents sont tous dactylographiés, sauf
celui de 19 novembre 1917 qui est manuscrit et autant que je sache sont
originaux.

Le premier mémoire et le plus long, rédige le Ter août 1917 à Paris 3,
s'intitule « Esquisse d'un pi-ogramme généfal d'action de propagande
française en Grèce » (f.f. 82-95, p.p. 13). Le deuxième 4fut rédigé
Athènes, le 19 novembre 1917 (f.f. 126-129), p.p. 5) ; le troisième qui
n'est ni date, ni signe semble avoir été écrit par G. Gougères, avant la fin
de la pare. Il se Mere comme le deuxième, à la nécessité d'épurer
l'université d'Athènes, principalement la Faculté de Médecine, de la
« conquéte scientifique allemande », 5 (f.f. 223-228, p.p. 6). Ces trots
mémoires.refletent Pantagonisme de la politique de la France et de l'Alle-
magne ,en Grèce et la tentatiVe de la premiere' de renforeer son influence
et sa 'presence en 1917 et 1918, dans des secteurs publics vitaux, tels que
la Pressel les Informations, l'Economie et le Commerce, l'Education Natio-
nale et la Sant& Enfin, dans un autre mémoire 6, sans signature et sans
date, joint A, la dépéche du General Alby du 18 novembre 1918, adresse
au Commandant General de l'Armée d'Orient, s'examine Putilité d'une
aide financière pour le développement du commerce grec et de la pénétra-
tion économique frangaise en Grèce par le biais de la société « Union franco-
hellénique ».

Avant d'examiner les buts de la propagande française et les motifs
que Pont dictée, il serait utile d'examiner quand et pourquoi l'Entente
ou plus exactement la France, a cessé de considérer que l'alliance avec le
Grèce n'avalt qu'une importance secondaire, et que la France trouvait
tout son intérét dans cette alliance.

Après'les guerres balkaniques, les Balkans, en raison de leur position
géographique et de leur importance stratégique, ont joué un.r6le primordial
dans. le .jeu diplomatique, aussi bien au sein de l'Alliance, qu'entre les
deux 'coalitions rivales, l'Entente et les puissances Centrales 7. Dans les
dernières années de la guerre, Pantagonisme des in-W.1.UB des puissances de
l'Entente est devenu plus vif au Proche-Orient et l'importance de ces
intéréts fut le facteur determinant de sa politique balkanique et méditer-
ranéenne. Ce conflit des objectifs joint au déroulement des événements
militaires, a influence les problèmes locaux tel celui de la Grèce qui s'est
trouvée depuis la fin de 1915 et jusqu'en juin 1917, au cceur du débat
politique et diplomatique des Puissances concernant les Balkans. Il n'est
pas exagéré de dire que de 1909 A, 1913, la France avait acquis dans les

A.M.A.E., Papiers d'Agents, Robert de Billy, v. 50: Grèce, Memoires et Rapports,
(,1916 1921).

Papiers d'Agents, Robert de J3illy, v. 53: Gréce, Correspondance envoyée
ou reçue, (1916 1917).

5 A.M.A.E., Papiers d'Agents, Robert de Billy, v. 50: Grice, Memoires et Rapports
(1916 1921).

O A.M.A.E., Papiers d'Agents, Robert de Billy, v. 51: Grèce, Documents Officiels>
(1917 1921).
Abrévidtions : A.M.A.E. : Archives du Ministère des Affaires Etrangères, A.Y.E. ; Archives du
Ministère Hellénique des Affaires Etrangères (Archives militaires de Salonique).

7 A. Apostolov, The French in the Balkans and the autonomy of Macedonia, e Macedonia
Review o, 2, 1972, p. 197.

86 Miranda Stavrinos 2

www.dacoromanica.ro



La propagande française en Grèce 1917 1918 87

Balkans une réelle suprématie économique. Ces derniers offraient d'impor-
tantes possibilités aux capitalistes frangais pour des placements lucra,
tifs ; de meme, un intérét particulier était temoigne parallèlement par cer-
tains banquiers et honunes d'affaires pendant la même periode 8 Les
besoins éconorniques continuels des Balkans, la perspective du rendement
-des prèts bancaires, les plans ainbitieux pour la construction d'un réseau
ferroviaire dans la pénisule balkanique, avaient attire l'attention et Pint&
rét de groupes financiers français et internationaux 9. D'une consideration
générale, le capitalisine frangais dans les Balkans avait un caractère
banquier, mais la region constituait de toute manière une « -virtualité
grandissante dans l'optique économique frangaise »1°.

Après la défaite de la Turquie dans les guerres balkaniques et l'adhé-
sion de celle-ci aux Empires Centraux, la France affrontait avec inquie-
tude gradissante la nouvelle réalité concernant le sort de ses capitaux
au Proche-Orient 11, et la menace de la diminution de son influence dans
la region. Ce n'était pas par hasard qu'en fait, des le début des hostilités
et jusqu'en 1917, l'Entente et spécialement la France n'était pas disposee,
pour ne pas dire opposée, à l'intervention militaire de la Grèce et A, la
perspective d'une alliance avec elle. Cette indolence était due d'une part à,
la capacite jugée négligeable de Parmée grecque et d'autre part, aux pro-
blemes que les revendications de la Grèce provoqueraient, lors des nego-
.ciations diplomatiques avec la Bulgarie et l'Italie en 1915 12. Par contre,
si l'alliance ou la neutralité de la Bulgarie était l'un des premiers choix
de l'Entente 13 l'évolution diplomatique et militaire jusqu'à la fin de 1915
aurait donne une autre tournure aux orientations de la politique frangaise.
Le désastre militaire à Callipoli et l'échec diplomatique A, Sofia, ainsi que
les accords avec la Russie et l'Italie au printemps de la méme année,* obli-
gèrent les puissances alliées a réexaminer leur politique balkanique. La
France était maintenant forcée de rechercher d'autres appuis parmi les
Etats balkaniques.

L'ouverture du front macédonien sous le conunandement general
frangais conférait A, la France le contrôle de facto de la region et une base
stratégique de première importance par laquelle elle assurerait ses vastes

8 R. Girault, Les Balkans dans les relations franco-russes en 1912, Etudes Balkaniques
10, 1974, p. 160.

° R. Girault, op. cit., p. 161.
18 R. Girault, op. cit., p.p. 162 163. En avril 1915, G. Leygues, futur préSident de la

Commission des Affaires Etrangeres du Parlement français, rappelait à ses collegues, à l'ecca-
sion des pourparlers concernant l'entree de l'Italie dans la guerre, les intérdts vitaux de la
France dans la Méditerranée Orientale. Apres la guerre, la France aurait besoin d'une période
de reconstitution économique et cela deviendrait possible seulement si elle acquérait de Jars :et
-contr6lait des bases et des communications, sans lesquelles son épanouissement industiiel et
ommercial serait impossible. D. Dutton, op. cit. p. 101.

11 o La France o, disait Clemenceau au Lloyd George, a la séance du Conseil des Quatre,
est de tous les pays d'Europe celui qui a en Turquie, le& intérdts éconerniques et les investis-

sernents les plus grands s. D. Kitsikis, Propagande el pressions en politigge internationale, Paris
1963, p.p. 57 58; A. Apostolov, op. cit., p. 199.

12 A. F. Frangulis, La Gréce et la crise mondialc, v. A., Paris 1926, p, 433; voir aussi,
A. Mitracos, op. cit., p.p. 4 5.

13 A. Pingaud, Histoire Diplomatigue de la France 'pendant la'GriPi'de Guerre, t. II,
Paris, p.p. 71 73.
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intéréts financiers au Proche Orient 14, le contrôle de Pexpansion russe
dans l'Empire Ottoman, ainsi que l'avance de ses ambitions territoriales
en Asie Mineure. Sous le prisme de ces evolutions, il est bien evident que
le role de la Grèce était reconsidéré et prenait une importance incontesta-
blement plus grande pour les intérêts frangais que celle qu'elle avait avant
la guerre. Ce n'est des lors pas un hasard si, des le début de 1916, la pro-
pagande frangaise avait eté accentuée par Pintermédiaire et sous le pré-
texte de l'expédition balkaniqu.e et prenant un développement conside-
rable en Grèce et en Roumanie, visait au renforcement de l'influence poli-
tique frangaise et sa penetration financière dans ces pays. A cette époque,
le gouvernement frangais avait mis à la disposition de Vénizelos la somme
de deux millions de francs destines à la propagande dans Parmée grecque, 15.
ainsi que des fonds considérables au service de la propagande A, Athènes,
afin que la Grèce soit gagnée A, la cause de la guerre. La recherche par les
autorités militaires et navales framlaises des prétextes que pourraient jus-
tifier des ultimatum et des pressions sur le gouvernement grec était presque
une réalité quotidienne pendant Pannée 1916. L'organisation de mani-
festations vénizélistes A, Athènes ou l'achat des journaux grecs neutralistes
étaient une pratique courante des agents frangais, suivis par les britanni-
ques, mais avec moins de zèle, c'est vrai. WA, en février 1916, les auto-
rites frangaises à Athènes réclamaient une intervention militaire en faveur
de Vénizelos et cherchaient parallèlement à établir en Grèce la suprématie
politique et commerciale de leur pays. Mais Briand hésitait A, se confronter
avec ses allies : Londres, St Petersburg et Rome s'opposaient à toute ten-
tative violente contre la dynastie en Grèce et Briand espérait reeoncilier
Veilizelos et le roi Constantin et voir la Grèce entrer en guerre, sans renon-
cer pour autant à l'action qui devrait donner aux gouvernements hell&
niques u la mesure de la force frangaise » 16. En avril 1916, la presse pari-
sienne et certains journaux d'Athènes reprirent la campagne vénizeliste,
appuyés par la propagande frangaise.

Il est à retenir d'ailleurs que le commerce avec la Grèce, qui au début
de 19e siècle jusqu'à la veille de la guerre, présentait un d veloppement
stable de l'ordre de 24 millions de francs par an 17, n'était pas un pôle
d'attraction méprisable pour les commergants frangais. Par rapport aux
intérêts commerciaux de la France en Grèce qu'elle a tente les assurer
et les augmenter pendant et après la guerre Salonique pourrait consti-
tuer la base de Pexpansion économique frangaise sur les marches balka-
niques. Ces objectifs présupposaient le maintien de PArmée Alliée
Salonique et l'existence d'une Grèce amicale et unie aux côtés de l'Entente
sous l'influence frangaise. De ce point de vue et après la défaite de la Serbio
(octobrenovembre '1915), malgré les objections britanniques, l'Armée
d'Orient acquit pour le programme de la propagande frangaise en Grèce
une importance essentielle, &ant donne qu'elle servirait les buts de guerre

14 W. G(Ittlieb, Studies in Secret Diplomacy during the First World War, London 1957,
p. 98; A. Mitracos, op. cit., p.p. 7 8, 182. P. Enepekidis, I doxa Ice o dihasmos (La Gloire
et la discorde) en grec, Athènes, p.p. 279 80.

S.P. Cosmin, Dossiers Secrets de la Triple Entente, Grèce, 1914 1922, Paris 1969,
p. 176.

26 S.P. Cosmin, op. cit., p. 191.
17 D. Dutton, op. cit., p. 103.
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initiaux de la France daus les Balkans et plus spécialement : 1) l'expansion
économique en Macédoine et dans les Balkans, et le renforcement de
l'influence politique dans ces régions et au Proche Orient, surtout en Asie
Mineure ; 2) la dissuasion de la pénétration et de l'arbitrage exclusif de la
Russie dans le règlement des affaires d'après-guerre des Balkans ; 3) l'écar-
tement du danger de souveraineté économique et d'expansion allemande
en Orient et 4) le contrôle des ambitions italiennes dans les Balkans et le
bassin oriental de la Méditerranee, en se servant de la Grèce 18. A ce point
se pose la question de savoir comment les dirigeants français pouvaient
ne pas prendre en compte les virtualités économiques et stratégiques qui
semblaient s'offrir pour la France dans le choix de leur politique balka-
pique. Il est connu que Briand, qui recevait de fortes pressions des certains
groupes financiers, reconnaissait le rôle futur de la Grèce comme facteur
d'équilibre en Méditerranée Orientale 19, sans compter que le gouverne..-
ment britannique avait aussi les mémes visées de domination clans- la
Méditerranée Orientale. Inquiet de contröler la descente probable des
Busses vers Constantinople ou l'intervention des Italiens en Asie Mineurel
Londres considérait qu'une « Grande Grèce », unie et alliée pourrait: s'y
substituer à la puissance musulmane et servir les intöröts britanniques..

I L'affaire grecque acquit alors des dimensions internationa,les grAce
.aux intéréts des AM& dans la Méditerranée Orientale. L'antagonisme de
ces intéréts les conduisit à s'immiscer dans la politique intérieme du pa,ys
et influencer, dès son origine le problème de la discorde nationale. L'éelat
du mouvement révolutionnaire et l'installation du Gouvernement Pro-
visoire de Vénizélos à Salonique en Septembre 1916, était vu par. les-
milieux français en Grèce comme une solution qu'on devrait soutenir,
d'oir leur indignation devant l'indécision du gouvernement français.

Ainsi toute l'année 1916, Athènes et Salonique sont devenues des
centres de propagande et d'espionnage des belligérants. D'ailleurs, la pro-
pagande allemande, dès les élections grecques de décembre 1915, travaillait

aussi intensivement 1mr l'intermédiaire de certains journaux grecs. 20
L'été 1916, les puissances de l'Entente ont renforcé toute manifes-

tation à l'encontre du parti royaliste, développant en méme temps une
forte activité en Grèce, principalement au domain° de la propagando dans
la Grèce du Nord aussi. 21 Comme il ressort, Macédoine ne constituait
pas seulement un champ de conflits militaires, rnais était devenue le centre
d'une intense activité propagandiste, particulièrement la où étaient sta-
tionnées les armées Milks. Les puissances intéressées, surtout la France,
l'Angleterre, l'Italie ainsi que l'Autriche, recherchaient diverses solutions
-au règlement du destin politique de la Macédoine, afin d'y wosurer leurs

Fontenay à Bourgeois, Salonique 28 novembre 1916, 1 décembre 1916 A.M.A.E.,
Paplers d'Agents, Léon Bourgeois, v. 8, Questions extérieures, Commissions des Affaires
Etrangéres, Gréce et Balkans, 1915 1917 o.

19 G. Leon, Greece and the Great Powers, 1914 1917, Thessaloniki 1974, p.p. 292, 373;
N. Petsalis-Diomid is, I Elude ton dio Kyverniseon (La Gréce de deux gouvernements), en grec
Athénes 1988, p.p. 32, 160 166.

2° P. Enepekiclis, op. cit. ; p.p. 294 et suite.
21 Y. Mourelos, I prosorini Kyvernisi lis Thessalonikis he i shessis Lis me tons symalwas

.(Le Gom ernement Provisoire de Salonique et ses relations avec les Allies), MiliM011 V. 8,
(1980 82), en grec, Athenes, p. 153.
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intérêts d'après guerre.22I1 est à noter que, le 1" novernbre 1916, le Direc-
teur de la Mission Laique de Salonique, Lecoq, a remis un long mémoire

Léon Bourgeois, par lequel il indiquait de placer la Macédoine, après
la guerre, sous le Protectorat provisoire ou le Mandat de la France, propo-
sant ainsi qu'o elle restait libre et ouverte à l'exploitation économique de
toute puissance concernée » 23.

Le changement du gouvernernent en France, en mars 1917, qui mar-
quait l'échec de la politique d'échange et de persuation recherchée obsti-
nément par Briand, semble avoir rapidement entrainé des conséquences
déterminantes pour l'affaire grecque. Néanmoins, l'adoption d'une atti-
tude dynarnique et résolue par le Cabinet Ribot-Painlevé qui épaulaient
le général Sarrail en ce qui concernait ses manceuvres, ne comportait pas
parallèlement l'abandon des priorités éconorniques et stratégiques de la
politique française en Grèce, soutenues d'ailleurs taciternent par Briand
lui-méme. La politique de ce dernier, souvent vague et contradictoire,

l'éffard du regime du roi Constantin et rétenue l'égard de Vénizélos,
mal;ré les declarations officielles contraires 24, pourrait étre attribuée,
au fait que Briand ne souhaitait appuyer ouvertement aucun parti poli-
tique grec 35. Ce qu'il recherchait était surtout d'assurer à son gouverne-
ment la neutralité bienveillante de la Grèce.

Les intenventions en Grèce des Franyais qui jouaient déjh un
motenr dans l'affaire grecque, contrôlant les Transports, les Communi-
cations et des positions stratégiques et en possédant, à partir du novembre
1910, la flotte légère grecque, avaient jeté les bases de la dépendance future
du pays 28. D'après l'amiral Dartiges du Fournet, il s'agissait d'une
m*inmise complète sur la vie intérieure du pays » 37, mais avec des con-

séquences néfastes pour les intéréts frarnais, puisque les autorités mili-
taires et navales avaient soulevé l'opinion grecque, avec leur action sou-
vent impatiente et maladroite, contre la cause de l'Entente.

Pourtant, la France et PAngleterre s'étaient efforcées d'obtenir .1a
cIientèle de la Grèce vénizéliste, afin d'assurer leurs intéréts particuliers
et leur victoire rnilitaire. Ces deux buts recherchés surtout par la France
qui, cônvoitait h cmut terme à Padhésion de la Grèce à sa zone d'influenpe-
et le contrôle du gouvernement de Vénizélos, étaient déjh accélérés par
les événements de Pannée 1916, qui ont abouti au détrônement du roi
Constantin à la suite. 38

AinSi que le rapportait Diomèdes, délégué extraordinaire diplomatique
de Vénizélos h Paris et à Londres en 1917, A les Français visent peut-êtie
h /a réalisation de leurs propres buts et à la purgation de leurs propres

22 A. Apostolov, op. cit., p. 201 ; soir aussi, N. Pctsalis-Diomidis, Greece al the Pat is
Peace Conference, 1919, Thessaloniki, p. 44 ; A. Mitracos, op. cit., p. 102.

23 II est fort probable que cet aN is était soutenu par certains milieux de la Commu-
naute Juhe de Salonique, franco-juifs dont les interèts étaient favorisés par les mesures écono-
miqucs de Sarrail. Y. Mourelos, op. cit., p. 163; N. Petsalis-Diornidis, I Ellada ton dio Kyver-
Inseon, 1916 1917, op. cit., p. 126; G. Mackenzie, Greek Nlemories, London 1939, p. 75.

24 N. Petsalis-Diomidis, II Ellada ton dio Kyvernision, op. cit., p.p. 155, 170.
28 A.F. Frangulis, op. cit., p. 440.
2,6 A. Pingaud, op. cit., p. 314.
22 Ibid ; G. Leon, Greece and lhe Great Powers, 1914 1917, op. cit., p. 413.

A.F. Frangulis, op. cit., p. 434.
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péches, Toutefois dans ce cas, nos objectifs s'indentifient et exploitons-nous
alors les benefices conséquents ». 29

L'appui du Cabinet Ribot envers le Gouvernement Provisoire de
Salonique était reel et total en ce qui concernait Parrangement rapide du
problème grec et le retour de Vénizélos au pouvoir. En effet, il s'agissait
d'un changement de tactique et non pas d'un changement des vrais objec-
tits franqais en Grèce. .3°

Entre-temps à Athenes, la propagande des Allies et des Allernands
.avait atteint des dimensions prodigieuses. L'été 1917, les représentants
fram:ais essayèrent de renforcer leur propagande par le moyen de l'Agence
Radio dont Henri Turot, ami personnel de Briand et de Vénizélos était
en charge. Mais la personnalité la plus notoire dans ce domaine en tant
que chef reel de la propagande française, fut le commandant de Roque-
Jelin, attaché naval de l'Ambassade. 31

En lame temps, G. Fougères, R. David et R. Clausse ont élaboré
un plan d'activité multiple en Grèce avec l'assentiment de Jonnart, con-
cernant la reorganisation de la Chambre de Commerce Fran çaise, le ren-
forcement des entreprises françaises, la mission des enseignants et de con-
seillers techniques français, ainsi que la reprise de grands travaux publics

Athènes et au Pirée, 39 par des entreprises françaises. C'était l'époque
pendant laquelle Fougères, .considéré comme spécialiste de la prcipagande
étrangère, a remis le 1" août

1917'
son mémoire, dans lequel conseillait

la creation d'un service central de la propagande à Athènes. La deposition
du roi en juin 1917, et la nouvelle situation intélieure ainsi que les événe-
ments internationaux de cette période, avaient suspendu le progrès dans
ce sens. L'Ecole Française aurait pu devenir le centre de Faction propa-
gandiste à Athènes, alors que l'Agence Radio et le journal o Le Progrès'»
suivraient les directiveS du service central de la propagande. 33

Les grands problèmes de la Grèce, aussi bien sur le plan intérieur
qu'extérieur et les besoins constants du pays durant ces années critiques,
ont favorisé la possibilité d'ingérence immediate des puissances occiden-
tales dans les affaires grecques. Ce petit pays était considéré comme leur

protectorat », où ils pourraient, suivant leurs intéréts particuliers, impo-
ser leur politique. 34 Cette situation est devenue particulièrement sensible
au lendemain de la guerre, lorsqu'à la fin de 1918, les accords commerciaux
en cours se terminèrent et le gouvernement grec eut un besoin urgent

23 N. Petsalis-Diomidis, op. cit., p.p. 115, 262.
30 Les Allies n'étaient pas tellernent disposés et fidèles à leurs engagements en taut que

Yenizélos l'était à leur égard. Comme signalait Demidoff, ministre de la Russie, d'Athenes,
I La Grande Bretagne avait l'intention de tenir la Grece sous son influence exclusive, sans pro-
messes en &change en faveur des Grecs... *. La France observait soigneusement la meme atti-
tude. An avril 1917, Ribot assurait Isvolsky à Paris, que son gouvernement ne s'était pas
engage clans aucune promesse à regard de Vénizélos pour la realization de visées nationales
grecques. P. Petridis, Xenia exartisi ké ethniki politiki, 1910 1918, (Dependence étrangere
et politique nationale), en gree, Thessaloniki 1981, p. 378.

31 Y. Mourelos, La mission Jonnart et la deposition de Constan tin le* de la Grace (juin
1917). op. cit. ; p. 14. L'Agence Radio avait 6-0 créée en 1915, spécialement pour la propagande
en Grece. Elle a survécu jusqu'd la seconde guerre mondiale. B. Thomson, Le Service Secret
Attie en Grece, Paris 1933, p.p. 34 33, S.P. Cosmin, Dossiers Secrets de la Trifle Entente,

ice 1914 1922, op. cit., p. 178.
2 Y. Mourelos, La mission Jonnart..., op. cit., p. 285.
33 ibid.
34 P. Petridis, op. cit., p. 418.
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des préts supplémentaires surtout dans l'éventualité d'une poursuite de la,
guerre en Ucraine. Ses difficult& à obtenir un soutien financier et mili-
taire posaient les conditions de la dépendance future du pays par ses allies,
ou plus exactement par la France qui visait, par le biais de son aide finan-
cière, le contr6le du gouvernement de Yénizélos 35. Cette attitude s'inseri-
vait plus largement dans le cadre du renforcement de l'influence fran çaise
et d'expansion éconornique en Grèce et dans les Balkans.

Il est bien évident alors, pourquoi Vénizélos, alors au pouvoir à .Athè-
nes, n'étant pas d'aceord avec les mesures de R. Clausse lorsque celui-ci
rempla,gait Jonnart, télégraphiait b., Paris protestant contre les « ten-
'dances protectorales » remarquait chez certains agents français. 36'
« Les eneurs psychologiques sont celles qui se corrigent le plus difficile-
ment», signalait G. Fougères dans son mémoire qui semblait constituer
l'expérienee filtrée des maniements de la politique française en Grèee,.
pendant les années 1915-1917.

Document 1

asquisse (Vim programme géneral d'action de propagande
franvaise en Grèce»

Résumé

;Tout d'abord Fougères réfère que Pintervention française en Grece qui a abouti à la deposition.
du roi Constantin, a eu lieu au moment opportun pour sauvegarder le prestige français en.
Grece et dans les Ballans. Parallèlement, le retour de Vénizélos au pouvoir contribua au con-
trele efficace de la germanophilie et de ses consequences. Ils s'agissait d'un succès politique-
dont la critique et Pétude pourraient alder à regagner la sympathie de l'opinion publique grecque-

Pegard de la France, et rendre ainsi possible dans l'avenir la procedure de penetration et
d'élargissement de la culture française en Grece. Par la suite, Fougeres expose un vasto et corn-
plcxe programme de propagande qui ne laisse aucune illusion sur les difficultés réelles des
buts A atteindre, si l'on tient compte du caractère grec, et aussi ajoute-t-il, parce que les erreurs
psychologiques sont celles qui se réparent le plus difficilement. 11 est particulièrement inté--
ressant de noter ici combien les estimations de Fougères étaient exactes en ce qui concerne-
les deux-forces politiques rivales en Grèce, les Vénizélistes et les Royalistes. La réapparition
attendue de ces deriders et de la germanophilie par consequent, qui exploiteraient negative.-
ment les exigeances du programme de Vénizélos par rapport A Pintervention militaire de la
Grèce et la reaction de Popposition contre le séliminations et la propagande francaise. En ce
qui concerne les vénizélistes, il precise qu'il fatulrait tenir compte de Pamour-propre national
qui fait que les Grecs sont particulierement sensibles aux ingerences extérieures. Sous cctte
predisposition nationale il sera au detriment du mouvement vénizéliste qui apparattrait sous
les auspices de la France. Vénizélos, dit-il, est avant tout grec et il serait bien dangereux de
se comporter autoritairement A son égard pour le choix des personnes où l'intervention étran-
Ore parattrait abusive. Par conséqueni, conclut Fougeres, la taclique A suivre pour rendre-
notre oeuvre de propagande acceptable, doit se fonder sur des négociations au niveau égal
avec les Grecs et veiller à ne pas donner l'impression que nous utilisons la Grèce coinme-
un protectorat.

33 N. Petsalis-Diomidis, Greece at the Paris Peace Conference 1919, p. 71, note 16. Voir-
Document n° 4.

A.F. Frangulis, op. cit., p.p. 566, 570.
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Fougères considere que la principale condition de succes était la constitution d'un organe cen-
tral chargé de coordonner les différents secteurs d'activités du programme general de propa-
gande qui étudierait sur place les problèmes survenant suivant les cas.

I. A. PROPAGANDE DE PRESSE ET WINFORMATION

Fougères conseille que les télégrammes venant de France ne soient pas publies tels quels, mats
rédigés avec soin A Athenes par un agent familiarise avec le milieu et bien conscient de l'effet

produire dans l'opinion publique hellénique. Son expose présente un intéret particulier sur-
tout sur sujet de la diffusion des informations qui pourrait se faire dans un scut journal
grec à Athenes, choisi selon les circonstances, plutdt que dans plusieurs. L'avantage de cette
tattique serait de conférer au journal choisi l'impression gull a des sources d'informations
cachées A. Meme système pour la presse de province.

Service de Presse

Fougere signale la necessité de publier dans les journaux helléniques des traductions d'articles
ou d'extraits de la presse alliée. Une attention particulière est due, dit-il, aux journaux publiés
en Iran vats qui devront etre pourvus en réportages d'une haute qualité. Au contraire, le travail
des correspondants franyais à Athenes demande une amelioration. Fougeres juge nécessaire
de continuer la publication des résumés de la presse hellénique dans les journaux français, car
la collection de ces résumés constituerait un document historique extrèmement intéressant. Le
mimes de la propagande de presse exige une direction et une organisation confiée A un rédac-
teur professionel, qui connaltrait les affaires de Grece et d'Orient, degagé de préjugés
niques autant que de philbellenisme exagéré.

B. PROPAGAMIE ECONOM1QUE ET COMMERCIALE

Relativement A ce sujet, Fougéres pense que la France est restée très en arrière et pro-
pose la fondation d'un Bureau Commercial dont le but serait l'ouverture du marché grec
la production française, afin d'établir un échange reciproque de clientele. Pour la reussite de
ce but, Fougère a elabore un plan d'actions précis qui consiste en :
a) faire connaltre A la clientele grecque les articles franeais.
b). faire connaitre aux milieux commerciaux français les besoins de consommation du
marche grec. 11 suggère la fondation d'un Bureau de Renseignements Commerciaux pour toute
la. production commerciale en Grece. Ce Bureau Commercial, en collaboration avec les Cham-
bres de Commerce Francaises, irnprimerait tin Bulletin d'informations.

A propos de ce point, il faut remarquer que le programme éconornique et commerciale que
Fougères propose était déj A applique avec succès à Salonique depuis 1916, par le general Sarrail,
le directeur de la Mission Laique Française, M. Lecoq, et l'Intendant Bonnier 37. Des hommes
d'affaires, banquiers ou commereants français, conscients des avantages dUs A la place geo-
graphique importante de Salonique et surtout des possibilités appréciables pour son rdle domi-
nant aux transactions économiques futures dens l'espace balkanique, avaient mobilise soigneu-
sement les conditions de leur conquete économique en Macedoine, tant en profitant de la
presence de PArmée d'Orient. 11 est evident que la presence de Parmée à Salonique consti-
'Wait une conjoncture favorable puisqu'elle offrait le cadre adéquat à Pactivité propagantiste
militaire et pacifiste, qui avait comme but cardinal Pélargissement de l'influence politique fran-
eaise en Grèce septentrionale, soit par la creation d'écoles, soit par le developpernent des &chan-
ges commerciaux franco-helleniques. C'est indicatif que la Societe du Port de Salonique, bien
que théoriquement turque, était en realité franyaise 38. La Banque de Salonique, dont les capi-
taux étaient principalement français, collaborait avec de grandes firmes commerciales fran guises.

Le general Sarrail, l'inspirateur et Paine de ce plan ambitieux de la future extension fran-
çaise au Sud-Est europeen, se préoccupait des intérets financiers et conunerciaux francais

" D. Dutton, op. cit., p. 108.
as D. Dutton, op. cit., p. 107; R. Girault, op. cit., p.p. 160 161.
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.galonique et encourageait A cette fin les rapports entre commerçants et homilies d'affaires
français et groupcs locaux. A partir d'aoét 1916, un Bureau Commercial d' Importations' Fran-
çaises fonctionnait à Salonique sous la direction de Bonnier, dont lc but était de créer .des .débou-
chés pour l'industrie française. Ainsi, Sarrail rapportait à Briand, en aoét 1916: LA encore...
nous aurons A préparer Papres-guerre par Pintroduction immediate de nos produits et de nos
marques sur les places reconquises par nos armées... Ainsi scraient sauvegardés... les jute-
rets des populations qu'il nous appartient de gagner à l'influence franeaise et l'avenir du com-
merce et de l'industrie française dont l'expansion doit suivre en Orient plus que partout ailleurs
a victoire de nos armes .

L'initiativc de Sarrail fut chaudemcnt acceptée de la part des Chambres de Commerce
franyaises. Ce qui révèle que 13riand approuvait les manceuvres de Sarrail, en lui permettant
une liberte d'action assez aste. En janvicr 1917, Bonnier référait que selon les premiers résul-
tats, le 7500 de produits arrives A Salonique était d'origine franeaise, ce qui promettait une
plus grande extension du potentiel économique français en Macedoine et par consequent au
Proche-Orient. Le Bureau Commercial des importations Franeaises qui imprimait un Bulletin
Commercial Mensuel, offrait de services precieux pour le rapprochement des millieux inté-
ressés des deux cettes.

L'expansion économique franyMse clans les Balkans etait l'une des priorités de la France
pendant la gucrre. L'expedition balkanique, Pautomme 1915, constituait la circonstance pro-
pice qui en fOnction de la situation interieure critique de la Grèce, permettait aux Services
de la propagande franeaise, dans un premier temps, A recourir A la realisation du programme
de la penetration financiere en Grèce, commeneant de la Macedoine. En effet, en juillet 1917,
c'est-A-dire après la montée au pouvoir de Vénizélos et le rétablissement de la normalité poli-
tique à l'intérieur, la tentative de Fougères était d'activer l'application du programme de la
propagande franeaise dans le reste du pays, suivant le modèle déj A appliqué en Grece du Nord.

C. PROPAGANDE MORALE ET INTELLECTUELLE

En ce qui concerne l'exereice de la propagande morale, Fougeres réfère 'qu'elle devrait étre
prise en charge par la Ligue franco-hellénique. Pour favoriser ce genre de propagande il propose :

a) Des conferences A Athènes par des orateurs franeais sur des sujets divers, en collaboration
avec l'Ecole Franeaise d'Athènes. En province, également, l'Alliance Française organiserait
des conferences en collaboration avec la Ligue franco-hellénique. b) La ligue organiserait un
service de Bibliotheques régionales, et s'occuperait de la traduction de manuels et livres d'enseig-
nement du français. e) La creation d'un Foyer Français qui fonctionnerait comme centre de
ralliement et de coordination d'activité des organismes isolés à Athènes (Ligue Franco-Helle-
nique, Alliance Franeaise, Association Médicale Franco-grecque, Chambre de Commerce Fran-
eaise, etc...). Dans ce sens, Fougeres suggere la fondation d'une Croix Rouge Franco-
Hellenique.

PROPAGANDE INTELLECTUELLE ET PÉDAGOGIQUE

Fougères rapporte que le gouvernement de Vénizélos avait tenté, avant la guerre, de reformer
le s stème de Péducation hellénique, suivant le modele franeais et de remettre la langue
vaise au programme des écoles grecques. Pour ce faire il avait sollicité la collaboration de PEcole
Fran eaise d'Athenes et cet accord avait été approuvé par le Alinistere de l'Education Nationale

39 Dutton, op. cit., p. 108. L'avis de Sarrail, selon laquelle il accorclait une grande impor-
tance A l'expansion du commerce frangais sur le marché macedonien était révélateur : Deve-
lopper à l'heure présente l'exportation française, c'est préparer la vietoire et s'en assurer d'avance
tous le fruits s. Lecoq, qui influeneait et soutenait les idées de Sarrail, avait exprime aupa-
ravant à L. Bourgeois, l'esporir que la France continuerait à s'interesser au marché de Salo-
nique qui offrait une issue dynamique pour le commerce, dont les limites n'étaient pas encore
perceptibles en France. Sur les buts de guerre économiques des Grandes Puissances pendant
la Grande Guerre, voir : G H Soutou, L'Or et le San q. Les- buts de guerre économigues de la
Première Guerre llIondiale, Fayard, Paris 1989.
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Frahcalse. Le tdche de former les candidats grecs à Penseignement du franyais était confiée
A 1' lngtitut d'Etudes Françaises. Ce projet dont la guerre entrava la realisation, devrait, selon
Fougeres, etre maintenant repris.

La reparque de Fougeres sur la nécessité de reorganiser les méthodes d'enseignement grec, qui
donnaient la priorité à l'analyse grammaticale et la philologie germanisante au detriment de la
critique et de l'étude de la littérature ancienne hellénique, c'est exacte et caractéristique.

En ce qui concerne la pratique de la propagande pédagogique française et ses buts plus larges
en Grèce, il convient de noter que la conjoncturc grecque en ce temps était particulièrement
favorable. Peu avant que Fougères depose son mémoire, le ler aofit 1917, Vénizélos avait mani-
festé son intention de reorganiser le système d'éducation grecque suivant le modèle français,
ainsi que. de reintroduire la langue fran vaise dans les lycées. 11 y avait également éprouvé un
vif intéret pour l'avance de la collaboration franco-hellenique en ce domaine, comme il en
ressort de ses directions adressées au Ministre de la Grece A Paris, A. Romanos, le 30 juillet 1917s.
Par ses instructions, intitulées *Note sur l'enseignement en Grèce * Vénizélos reconnaissait
la nécessite d'une modernisation du systeme d'enseignement et indiquait le principc de la
collaboration franco-hellénique, qu'il n'y atteindrait pas pourlant, comnic il le soulignait, l'indé-
pendence et la physionornie nationale de l'enseignement grec, mais contribuerait au rappro-
chement des deux pays 4". En cet effet, il recommanda A A. Romanos de procéder aux démarches
nécessaires auprès du gouvernement français, afin que soit envoyé en Grèce une commission qui,
après une enquete sur place, pouvait établir un plan de reforme de l'éducation grecque. Paral-
lklemont,. il demandait que Fougeres soit confidentiellement mis au courant et le conseillait
de prendre l'avis de ce dernier quant au choix des personnes indiquées pour la commission,
scolaire 41.

Comrne il en découle des documents, lorsque Fougères écrivait ses propositions sur la propa-
gande pédagogique, il était déjà au courant des intentions et des plans du Premier Ministre
grec 42. C.a c'est evident par la coincidence des propositions de Fougères et de Vénizelos dans
plusieurs points du mémoire de l'un, et des instructions de l'autre respectivement. L'intéret
de Vénizélos envers cette collaboration est comprehensible si l'on tient compte de la situation
politique en Grece A ce moment précis. Les buts immédiats de Vénizélos, quand il a repris le
pouvoir, concernaient la reorganisation intérieure du pays et plus spécialement l'amélioration
de l'agriculture, l'organisation de l'industrie et du commerce, l'éducation nationale et la reconstiL
tution'de la Marine. Toute une série de traités commerciaux devaient etre sig,nés avec des pays
étrangers. L'attention du Premier Ministre se tournait tout d'abord vers les problèmes bite-
rieurs critiques et les service des intérets militaires des Allies. La France s'était chargée du
soutien économique et militaire du pays. 11 ne faut pas oublier d'ailleurs, que sa politique
jusqu'ators orientée à Pentrée de la Grece en guerre et sa conduite conforme plus ou moins-
A la volonté des Allies, étaient dictées par son espoir d'une realisation possible des droits natio-
nator helleniques. Par rapport A ce dernier point, début 1918, le gouvernement Vénizélos a

40 Note sur l'enscignement en Grece * et plan d'instructions donne par télégramme
l'Ambassade A Paris, le 29 juillet 1917. Le dernier paragraphe (du plan) mentionne : e Si M. Fou-
gères est encore a Paris, je vous prierai de lui faire part confidentiellement de ce projet et de
lui demander A titre d'indication quelles seraient les personnes les mieux qualifiées pour
faire, partie de cette mission... s. A.Y.E. B./33, 1916 1917.

41 Cette collaboration concernait les trois niveau de l'enseignement et se pratiquerai
par 1) l'échange de professeurs des Universités grecques et françaises, 2) les facilités accordées
aux étudiants grecs qui désiraient completer une partie de leur etudes en France, 3) l'octroi
de boluses aux candidats professeurs de Gymnases et des Ecoles Normales. La note de Vénié-
zélos prévoyait également la constitution d'une commission scolairc, dont les travaux
consisteraient en : a) l'organisation sur de nouvelles bases de l'enseignement de la langue
française dans les écoles grecques et spécialement la creation d'une Ecole Normale pour la for-
mation d'enseignants grees du français, b) la creation de centres d'enseignement technique et
orgarliSalion d'une action préscolaire et postscolaire, e) l'organisation de l'enseignernent techni-
que; agrieole, industriel et commercial, d) l'étude des conditions locales et, afin de contribuer au
développement économique entrepris, creer un centre et un laboratoire de recherche SeiCli-
tif ique. Voir Note sur Penseignement en Grece o, ci-dessus mentionee. A ce propos, on doit
remarquer que les propositions de Vénizélos ne concernaient pas la réforme linguistique,
c'eSt-niklire Pintroduetion de la langue populaire demotique dans les écoles élémentaires.

112 Voir plan d'instructions A Romanos, op. cit., et Romanos A Politis, Paris, 22/4 sep-
tembre 1917. A.Y.E., B/33, 1916-1917.

11 La propagande franyaise en Grece 1917 1918
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pose les bases pour Porganisation de la propaaande hellénique dans les capitales europeennes
qui était rcconnue par tous comme impérieuse *43. L'appui de la France et de l'Angleterre

ait une importance vitale en face les negociations de la paix futures. Dans ce cadre et essayant
de regagner la faveur des Fran cais qui le soup vonnaient d'être un partisan de la Grande
Bretag,ne en raison de son attitude A propos de la royauté, il est revenu au sujet de la collabo-
ration française et à la reforme de Penseignement grec qu'il avait projeté. La conclusion done,
A laquelle on se mène logiquement, c'est que Pintention de Vénizélos, en juillet 1917, devrait
avoir facilite l'expansion de la langue et de la culture francaises en Gréce, puisque des condi-
tions convenables étaient créées.
La lettre de A. Romanos au Ministre grec des Affaires Etrangères, N. Politis, en date du 22 sep-
tembre 1917, par laquelle il répondait au télégramme de Vénizelos, est assez indicative des
buts plus éloignés dc la propagande française, en ce qui concernait la collaboration franeo-he116-
nique dans le domaine de l'enseignement. Avec une inquietude manifeste, A. Romanos infor-
mait Politis de la visite du Directeur de la Mission Laïque Francaise û Salonique, M. Lecoq,
qui lui avait declare étre l'inspirateur de la réforme du systeme d'enseignement grec et lui avait
reinis une note déjà soumise à Vénizelos. Romanos, exprimant son sentiment personnel, l'avis
de Fougeres et les informations d'autres personnes auxquelles Lecoq avait exposé sea idées
sur la Grèce, soutenait que Lecoq était le moins indique pour devenir le chef du programme
s'enseignement, car de plus, s il sernblait être pénétré de la conviction que les Français devraient
rechercher en Grèce une position semblable à celle que la France occupait dans ses colo-
nies... s; il considerait alors chaque accord avec lui dangeureux aux intérêts nationaux.
Plus tard, A. Romanos faisait parvenir A Politis, en commix* avec Fougères, qu'il scrait mieux
de soumettre le travail d'élaboration de la réforme de l'enseignement grec à l'Ecole Française
d'Archéologie, dont ce clernier était le Directcur, en collaboration avec des hommes des let-
tres grecs.
A la suite de son inemoire, Fougères introduit l'organisation d'écoles technique, l'organisation
des etudes commerciales, des sciences politiques et économiques, dont la programmatisation
serait prise en charge par une mission pedagogique franyaise. Parallelement, il conseille la crea-
tion d'unc chaise de Langue et Litterature Franyaise à Puniversité d'Athenes. En ce. qui
concerne la Faculté de Medicine et les établissements médicaux, il propose la creation d'un
Institut Pasteur A Athènes, qui soulignerait le prestige de la science francaise. Fougères exa-
mine également la question de l'épuration du personnel germanophile de l'Université d'Athenes
et propose que des mesures relatives devrait être discretement indiques au gouvernement grec
et ne pas étre exigées. En effet, dit-il, nous devons aider Popinion publique grecque à reagir
contrc certains professeurs gerrnanophiles qui seraient remplaces par des savants francats....
Afin d'attirer en France les étudiants grecs, il propose la creation d'un Office de Renseigne-
ments universitaires à Athènes ; le gouvernement hellénique serait sollicité pour créer des bour-
ses d'études en France, et un Institut Hellénique pourrait être fondé A Paris qui serait le cen-
tre et le guide des étudiants grecs. Comme complement utile de cette propagande il suggére
l'institution d'une Inspection Universitaire reguliere des Ecoles Françaises d'Orient, dont les
resultats les méthodes et le materiel d'enseignement devraient être mieux contrdlés par des
pedagogues professionels afin de contribuer essentiellement A la diffusion de la langue et de la
culture françaises. Enfin, Fougeres propose de multiplier les missions techniques chargéeS de
la reorganisation des services publics que Vénizelos avait déjA invitees en Grece dans le passé.
En concluant, il indique que tous ces services de la propagande destines A contribuer,sous une
forme ou sous une autre, à l'extension de l'influence et de la civilisation françaises seraient
conviés A collaborer et A coordonner leur activité contre l'ennemi commun : le germanisme, et
dans certains cas en cooperation avec les services allies respectives.

Document 2*

_Résumé :

Dans cette lettre, Fougéres revient sur le question de Pepuration A Pliniversité d'Athènes et
suggere Péloignement d'urgence de certains professeurs, comme pour leur germanophilie et dont
la propagande s'averait prejudiciable aux interets français et grecs.

43 D. Kitsikis, Propagande et pressions en politigue internationale, Paris 1963, op. cit.,
p.p. 103 104 : P. Petridis, Xeniki exarlisi ke ethniài politiki, 1910 1918, op. cit., p.p. 402,409.

* emit A la main sur un papier û entitte, en haut A gauche : o Ecolc française d'Athenes s.
Voir note (4).
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Document 3*

Résumé :

Dans ce mémoire sont recommandées les mesures suivantes

a) En Grèce

Liquidations dans l'Université d'Atliènes ainsi que dans l'Association des médecins.
Reorganisation de Penseignement.
Création d une Assistance Publique d'apres le modèle franeais.

b) En France

Retour en Grèce des professeurs d'Universite grecs MM. Fokas & Korylos.
Collecte des fonds nécessaires A la fondation de 1' Instant Pasteur et d'une Bibliothèque

fran vaise.
Envoi en Grece de livres et de publications médicaux.
Creation d'une annexe de la Societe de Biologic.
Envoi de projets et de spécialistes pour l'organisation des deux stations thermales grecques.

Une liste nominative des Professeurs de la Faculté de Médecine, dont le licenciement est
désigné, suit.

Doeument4 **

Rapport sur la constitution d'une union Franco-Hellénique

Résumé :

En 1918, Pintéret des dirigeants français continuait à s'attirer sur le renforcement de l'influence
franyaise et l'extension économique en Grece et la péninsule balkanique. Ainsi, le gouvernement
franyais envoyait des instructions" au Commandant General des troupes alliées a Salonique,
afin de prendre soin en collaboration avec les représentants diplomatiques de la France, pour
que Penseignement de la langue franeaise soit introduit dans les regions Urbaines", et aux
unites militaires aliées sous ses ordres. Les frais relevants et le materiel nécessaire serait A la
charge du gouvernernent franeais 46. L'intéret du service franeais de propagande pour l'exten-
sion économique au Sud-Est Europeen, apparait alors, à la fin de la guerre, des tendances
renouvellées. La penetration économique en Grece, en Serbie et en Roumanie constituait un
des buts le plus larges de la stratégique de la France dans le bassin oriental de la Méditerranée.
L'importance et le rede de ces trois pays, en tant que facteurs freinant les ambitions austro-
bulgaro-allemandes étaient jugés considérables et bien plus, car en tant que pays sous l'in-
fluence française, ils constitueraient avec la France, un bloc solide capable de contre-balan-
cer en Orient les puissances allemandes. En Grece en particulier, le réclacteur anonyme de ce
mémoire, constatant la sérieux abaissement de l'influence française par rapport à la propa-
gande germanisante, soutenait que les relations franco-helléniques devraient se développe)

* Voir note (5)
** Voir note (6).

Ministere de Guerre, Etat Major de l'Armée, Bureau I. Le Président du Conseil,
Ministre de la Guerre à M. le General Commandant en Chef des Armées en Orient, Paris le
8 novembre 1918. A.NI.A.E., Papiers d'Agents, Robert de Billy, v. 51, Grece.

46 La dépeche ne precise pas s'il s'agit des regions urbaines de la Grece seulement
ou d'autres pays Balkaniques.

" Ibid.

7 C. 3803

13 La propagande française en Grece 1917 1918 97
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activement et examinait Popportunité d'une aide financière francaise pour le développernent du
commerce grec. De ce point de vue, /a France devrait ouvrir son marché au commerce grec et
inversement regagner la place qu'elle avait sur les marches balkaniques, et qui était, avant la
guerre, le 6e place pour la Serbie, la Roumanie et la Grece.

Le commerce grec qui présentait un champ vaste d'échanges, offrait une possibilité appreciable
d'exploitation pour les milieux économiques français. Etant donne qu'après la défaite des Empi-
res Centraux, les circuits commerciaux de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Turquie et de la
Busse seraient considérablement réduits envers la Grèce pour quelques années, la France pour-
rait absorber une grande partie du commerce grec. Mais le réseau des transports restreint en
Grece et spécialement le manque des transports maritimes, rendait indispensable l'introduction
de nouveaux rnoyens de communications afin d'empecher les Italiens d'exploiter le com-
merce grec.
Concluant, il conseillait Pétablissernent de rapports commerciaux réguliers entre les deux pays,
la France et la Grèce, dont le principal intermécliaire scrait Plinion Franco-Hellénique, et en
particulier un service économique specialise de cctte société, qui ne serait pas une organisation
A but lucratif et aurait l'appui des gouvernemcnts et des organisations publiques des deux
pays. Son rdle consisterait A faciliter les échanges commerciaux franco-helléniques, l'avertis-
sement réciproque des commervants quant aux ressources et les besoins de deux marches, la
creation d'une section de publicité, d'un foyer de propagande pour le programme de voyages
touristiques, visites d'écoles, grandes expositions et Pétablissement d'une nouvelle ligne de
transports maritimes qui serait inaugurée par les bateaux de l'Union Franco-Hellénique. Ceci
faciliterait énormement les rapports commerciaux de la France avec les Balkans s (ce) qui était
A rechercher par tous les moyens ... s.
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SURVIVING THE REVOLUTION : POST REVOLUTION
ROMANIA AND FOREIGN ADVISOR

ARTHUR W. HELWEG

(Western Michigan University)

INTRODUCTION

Since the 1989 Revolution, Romania, like many other nations in
Europe, is going through the process of nation building. The process invol-
ves the development of political and economic institutions to insure national
security and social stability. I However, Edmund Burke 2 pointed out over
two hundred years ago the dangers of revolution. He argued that a revo-
lution tears down a social structure, destroys agreed upon norms, causes
chaos and creates confusion. To make matters worse, there are very high
expectations after a revolution, and as a result, apathy and discourage-
ment develops among the populous because the results may not meet
the expectations of the citizens supporting the overthrow. To bring about
order, an authoritarian regime is often implemented. Thus Burke felt that
the ultimate end was not worth the price.

Edmund Burke argued against revolution partly on the above
grounds. He saw the social costs so great that he felt that an exploiting
monarchy was better than the social, political and economic costs of a
revolution. History has generally showed Burke to be correct ; but, whether
the costs of a revolution are too great depends on the individual situation
of the community involved. Only they can determine whether the detri-
ments outweigh the benefits.

Since the writings of Burke, however, a new phenomenon has cast
its influence on the process of post-revolution nation building ; external
influence through economic and political advisors. The nature of the
recent process stems from the successful Marshal Plan that was instrumen-
tal in rebuilding Western Europe after the Second World War and deve-
loped during the Cold War between East and West. The phenomenon is
-supported by the ideology that there are universally ethical economic,
political and social systems that should be employed by all nations. It
is a belief aided by the cold war and takes the form of a religious fervor,

I Although national security and social stability are general goals, what these mean
and the addition of other criteria vary from country to country.

2 Burke was a political philosopher arguing against revolution. For a good treatment
of his ideas within the ideological origins of the American Revolution, see B. Bailyn, The Ideo-
logical Origins of the American Revolution, Cambridge, USA, 1967.

Rev. 8tudes Sud-Est Europ., XXXI ,1 2, p. 99-104, Bucarest, 1993
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known as "civil religion." 3 It is an ethnocentric view where the justifi-
cation takes a form reminiscent of the crusades. The ideology is not reli-
gious, it is civil : such as democracy versus conununism and free market
versus state ownership. The relevance of this process of "converting'7
others to civil religious beliefs is ultimately tied to the advice and structu-
res placed on Eastern European countries as well as many other socie-
ties today.

THE POST REVOLUTIONAR Y PROCESS TODAY

Since the collapse of the Soviet Union, many Eastern European and
Asian regions have looked to the West for political advice and economic
assistance. However, aid and advice is not always in the best interest of
the recipient country. Although foreign advisors and donors may believe
that they are giving the best counsel, the recommendations may not be
objective, rational or free. In fact, the country may not even have a choice.
as to whether they want to use it or not. To illustrate : Romania has just
gone through a revolution and has instituted a government of majority
rule. For many, the term majority rule still needs to be defined. Is it a
majority of the population or just those who choose to vote ? Should those
boycotting an election out of protest be considered The Romanian Consti-
tution, as ratified, defines these issues, but that does not mean it is accepted
political ideology of the people. Besides, in a system where matters are
determined by the majority, minorities are always subject to the will of
the majority. In any election, the minorities will lose. To put it in emo-
tional terms, it is a tyranny of the majority. The only time minorities are
assured of any rights is either by force, succession, or the consent of the'
majority.

In the case of Romania, they are pressured by the United States a.nd
some Western European countries to have majority rule ; yet, they aré
also chastised for not having adequate minority rights. The two concepts
are opposed to each other. This does not mean they cannot be worked out,
but it takes time. In the case of the United States, they have been working
on the problem for 200 years. However, they with hold granting Romania
Most Favored Nation (MFN) Trade status due to their human rights
violations. Yet, the denial of MFN is not imposed on China, a country
of vicious human rights violations. The problem for Romania, like thoSe
of many countries that have recently achieved their freedom, is that
they are expected to solve burning social and political issues quickly,
often a feat which was not accomplished by the country imposing the
restrictions. This does not mean that Romania and other countries should
not have minority and human rights, but, careful consideration should
be made on the part of others who dictate terms. In other words, powerful
donor countries are imposing criteria in Romania that they have not achie-
ved themselves. The donor countries often perceive of themselves as

3 The term "Civil Religion" stems from the phenomenon of political and economic
ideology taking the fervor of a religious crusade ; people, communities and nations work to
convert or win others to their particular belief. Often proponents expound an ideal rather than
a real application of their point cf view. It is ethnocentrism in its most extreme form.

www.dacoromanica.ro



3 Post Revolution Romania 101

having achieved the criteria imposed, such as human rights, but in actua-
lity, this may not be the case 4.

Societies perceive of themselves in terms of "ideal culture" ; that
is, they see themselves in terms of their ideal of themselves, not what
actually may be the case, or "real culture" 5. Thus, many Western coun-
tries perceive of themselves as leaders in human rights and feel that since
they are fair to all people, they can require the same behavior or others.
This may or may not be reality, but people act on perceptions interpreta-
tions and beliefs, not facts.

The concepts of civil religion, ideal culture and real culture influence
the biggest problem facing many countries today ; namely economic
development. The situation in Eastern Europe and the former Soviet
Union developed so suddenly and is changing so fast that no one knows
if the current thinking on economic development is applicable. Advisors
may not know what to recommend ; but they are doing so an-yway ; and,
their ideas are supported by the monetaty policies of the World Bank
and other western countties. One such position is that set forth by Jeffery
Sachs, a Harvard l7niversity Economics Professor, who advocates econo-
mic development in Eastern Europe by what he terms "shock therapy". 6
His argument is as follows. He contends that public and private sectors
cannot coexist. He argues using the analogy that it is like a country trying
to shift from a right hand drive traffic system to a left hand drive traffic
system. It has to be done suddenly. You cannot have trucks change one
day and cars the next.

The principle of going to a free market, Sachs argues, is the same,
the change must be sudden. If it is not done this way, the public sector
will eventually destroy the private sector. He goes on to algue that
nowhere in the world is there a successful economy -where thete ate both
private and public sectors operating side by side. The corollary to this
proposition is that those countries that are capable should obtain loans
to develop their economies.

In theory, Sachs seems very logical ; but, does it really work ? Human
behavior is not always as logical as broad economic theories assume. The
first questions to ask is, "Has Sachs's view been tested ?" The answer is
"yes", in Brazil. According to Frances Moore Lappe 7, a Development

4 The issue of AIFN for Romania is complicated because the United States, as pointed
'out, is not consistent in its application of criteria. However, it sees itself as a leader for
promoting the rights of all people. When there is too much to be lost by forcing compliance,
as would be the case in alienating China, the criteria is not strictly enforced. Even if Romania
refuses compliance, the national and economic interests of the United States will not be
harmed. When there is a cost, sometimes the compromise of ideology is made and later
rationalized.

5 "Ideal Culture" is a term which refers to how people perceive of themselves. "Real
Culture" indicates how people actually behave. Generally, members of a community see them-
selves in ideal terms and others in real terms. To illustrate, a Christian business person may
view himself as a charitable individual, while a person patronizing his store may see a vicious
competitive person who charges excessiN e costs for inferior service. The latter view is likely
to be correct.

6 One place where his views NI ere set forth was on the Public Broadcasting (PBS) program
in t he United States titled 'World Net, aired on September 25, 1990.

7 The Polities of Food, a television program produced by Public Broadcasting Corpo-
ration (PBS) in the United States.
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Economist, Brazil did everything right. They followed the economic school
of Milton Friedman of the University of Chicago, the same basic economic
philosophy advocated by Sachs. They borrowed heavily, developed indus-
trially and had excellent economic indicators. Yet, in spite of having
some of the highest paid executives in the world today, their tuberculosis
rate, poverty level and rate of sickness is among the worst in the world.
Brazil's international debit is among the highest in the -world and the eco-
nomy is on the verge of collapse. It was an absolute failure. Brazil is not
the only example, an examination will reveal many cases similar to
Brazil, although differences may exist in degree.

Is Sachs correct in saying the private and public ownership cannot
exist side by side ? The answer is "No." The TJnited States is a case in
point. When companies like the Chrysler Corporation were about to go
bankrupt, the United States Governinent awarded them massive loans.
Public companies like The Tennessee Valley Authority is a public utility.
And, many institutions, like the American farmer, although private enter-
prises, are heavily subsidized and regulated by the United States
government.

In fact, one should look at the United States to determine what did
happen when a totally free market was instituted. During the turn of the
century, when there was little or no regulation of enterprise, the rich got
richer and poor

bout
poorer. Once an individual or company got an advan-

tage, they could use their power to exploit others almost on the level of
feudalism. A good example is Standard Oil. Because the company was the
first major oil producer, it was able to become so bia and powerful that
any business starting to compete could be immediatery crushed. Standard
Oil could sell gas next to the small competitor at a loss, as other parts of
the corporation countered the loss by their profits. Thus the small com-
petitor could be quickly crushed and Standard Oil could raise the prices
to recover the loss. Companies like General Motors became so powerful
that they could buy out or crush their competition and maintain a mono-
poly on the market. In some cases they bought entire companies or inven-
tions. In other cases they pressured the United States Congress to pass
laws to limit public transportation, so people would have to buy their
automobiles.

As economic conditions worsened, and social injustices were seen,
the United States Congress passed laws to regulate the market so that
competition would be fair. Companies like Standard Oil had to sell their
holdings so that they did not have a monopoly. Even now it is not per-
fect, but it is better than the abject exploitation of some companies over
others. The point is that laws had to be implemented to regulate the
market so all could benefit. Next, an infrastructure S had to be instituted
to enforce the regulations. The United States Interstate Commerce Coin-

8 "Infrastructure" refers to the supporting mechanisms needed for a program to suc-
ceed. Making televisions available is of little value if people are not trained to repair them
and spare parts are not available. The training of repair people and making spare parts aval-
Jable are termed "infrastructure". Infrastructure can be both a regulatory and a supporting
mechanism. Having the means to prevent a company from exploiting workers is a regulatory-
function. Having schools to train repair technicians is a support system. Both are consi-
dered "infrastructure".
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mission (ICC) is a case in point. It is an administrative body charged to
enforce the federal laws regulating trade and communications between
states within the country. It does not take but a c-ursory kno-wledge of
American history at the beginning of the Twentieth Century to realize
that the free market system did not even work in the United States until
sufficient regulations and an adequate infrastructure -were in place to
insure that the market worked for the benefit of the society as a whole.

Today, Eastern European, former Soviet countries and Asia are
being forced to implement "shock therapy" on the populace without ade-
quate controls or infrastructures. Can you have a good free market if the
roads are not adequate to transport goods? Can one compete with another
when the phones do not work for all Infrastructures regulate and support.
If sufficient regulations and infrastructures are not in place when the
"shock therapy" is instituted, the result will be shortages. 9 There cannot
be a fi ce market if roads are not adequate to transport goods, or customs
officials will not let supplies enter the country without bribes. If shor-
tages are of necessities, such as heat and food, it is disastrous. A person
without food cannot afford to -wait for the free market to develop naturally
without governmental help. He will starve or revolt.

Part of the problem lies with the fact that advisor's do not fully
understand the local situation. I was talking with a western advisor soon
after I came to Romania and he said, "The Romanian people are going
to have to sacrifice to get their economy stabilized.), 10

I was living in an apartment with no heat, hot water and water were
intermittent, and there were shortages of food. My immediate reaction
-was, would he talk that if he was living like the average Romanian
who was lacking in food, heat and water I was told by another foreign
advisor that Romanian wanted to keep isolated, this was bad and the
country should borrow money. Yet, I just came from the States where
countries like Brazil were consistently criticized for the fact that they
borrow too much money.

Countries like Poland and Hungary are held up as models to follow,
'yet, a massive Polish debt was canceled by the United States, while Roma-
nia, a country that has been financially responsible in paying off her inter-
national debt and war reparations has difficulty getting loans. Hungary
has been open to the West since 1965 and has had almost thirty years of
.experience in dealing with western economic and political systems. Yet,
countries like Romania are expected to have these abilities immediatelSr.

Advisor s and authorities are applying their ideology to the situation
of Romania and other countries without thinking through the complexity
of the issues involved.

ANALYSIS

The above is only a brief essay to illustrate a question. Is the advice
of for eigners applicable to the situation of Romania and other countries

° This may be a cause of the massive food shortages in Russia today.
What he also did not realize is that the Romanian people have been sacrificing for

the last 40 years and losing their natienee.

'5 Post Revolution Romania 103
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of Eastern Europe and Asia ? The answer is not easy. Issues have to be
looked at with their complexity, not in terms of ideology or civil religion.
One reason for this is that the conflict between East and 'West had taken
the form of a clash of ideologies, or put another way, the competition bet-
ween two civil religions. With the collapse of the Soviet Union, the VVest
saw their ideology, or civil religion as -victorious and thus interpret this
to mean that their ideology was correct. Thus, they are forcing the imple-
mentation of this ideolog,y, or civil religion on others. However, like many
religious people, they are forcing others to adopt an ideal form rather
than what is actually practiced in their own society.

The issue is not capitalism versus communism or centralization
versus privatization. Both systems implemented in their ideal forms may
cause disaster. The issue is what kind of communism or what kind of demo-
cracy should be used. Each philosophy and practice must be modified to
suit the particular situation. Just because a process works in France does
not mean that it will work in Hungary, Romania or Poland. The process
may work, it may work if modified, or it may work at all. Each culture
provides a unique context. What works in one may not work the same
way in another or it may not even work at all. What is accepted, what As
rejected and what is modified must be scrutinized carefully.

The record of foreign aid and ad-visors is abysmal. Frances Moore
Lappe 11 argues that aid is one of the causes of World Hunger. John
Bodley 12 records numerous cases where modernization and foreign advice
caused the destruction of a people. Unfortunately, foreign aid is never
free. Joint ventures have a price. The aid may be tied to the particular
ideology of the donor. The joint venture may require a company to take
excessive profits out of the country. In each situation, Romania must
decide if the costs out weigh the benefits. Will the conditions cause social
discontent and disorder 1 Having a stable economy is not a viable goal
if it causes social upheaval in the society. 13

Choosing whether to accept aid or advice is not easy. Current assump-
tions and advice must be thought through very carefully before the advice
or dictates of outsiders is followed. It is good to receive ideas from the
outside. It must be realized, however, that outsiders have their cultural
biases, cultural base and self interests, even though they think they are
being objective and helpful. They may also rationalize these contradic-
tions. Thus Romania must evaluate, accept, reject of modify from their
cultural base and self interest. If not, the results may be what Burke pre-
dicted, the revolution will be a failure.

n Frances Moore Lappe and Joseph Collins, World Hunger: Twelve 111gths, New
York, 1986.

12 John H. Bodley, Victims of Progress, Alountain View, CA, USA, 1990.
18 It is possible that the current unrest in Russia is partly due to the tight monetary

policies imposed by the World Bank and other donor agencies.
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Les transformations dans les arts et dans la vie

DAS KONSTLERISCHE MAZENAT DER
PIETSCHERSKA JA LAVRA IM KIEW DES

17. JAHRHUNDERTS

WALDEMAR DELUGA
(Varsovie)

Die kiinstlerischen Kreise von Kiew die unter dem Einfluss der ortho-
doxen Kirche wirkten, erlebten im 17-ten Jahrhundert die grösste Bele-
bung in der Entwicklung der bildenden Kiinste. Die Kunst von Kiew,
obwohl sie an der Grenze verschiedener Kulturen lag, diente vor allem der
Festigung der orthodoxen Kirche, und schuf dabei ihren eigeneia und einzi-
gartgen Wert. Zu den Hauptanregern der kiinstlerischen Entwicklung in
Kiew Ma 17-ten Jahrhundert wurden die Pietscherskaja Lavra und auch
die Akademie, die 1632 auf Initiative von Piotr Mohyla aus der Verbin-
dung der Kunstschule und der Schule bei der Lavra entstand 1. Als 1618
der durch die Ukraine reisende Patriarch von Jerusalem Theofane s
Kiew erschien, fanden Gesprächeund Vorbereitungen fiir die Wiederbele-
bung der orthodoxen Hierarchie in Polen statt. Trotz der Versicherung
Königs Kigimundus Waza dem III. seiner Loyalität diesem Problem gege-
niiber, ernannte Theofanes Izajasch Kopinski zum Bischof von Przemysl
und den Rektor der Kiewer Kunstchule Iliob Borecki zum Metropoliten. 2
Dank den beiderseitigen diplomatischen Verhandlungen konnte die ortho-
doxe Kirche wiederstehen und sich gleichzeitig der geistige Zustand
der Stadt erheben.

Die kiinstlerische Tätigkeit in Kiew im 17. ten Jahrhundert kann man
in drei Perioden teilen. In der ersten Phase (bis 1646), das heisst bis zura
Ausbruch des .Aufstands von Bohdan Chmielnicki, standen die Kiinstler
unter einem starken Einfluss der Kreise von Lemberg als der Hauptkul-
turstätte der Ostgebiete Polens. Die zweite Periode shad die Zeiten des
Kampfes um die Unabhängigkeit der orthodoxen Kirche von der Moskauer
Metropolie, in denen die Kiewer Kunst in -voller Bliite stand, weil sie von
EinfIössen aller anderen Zentren befreit wurde, und ihren Einfluss auf die
kiinstlerische Entwicklung der Nachbarländer, insbesondere auf Russland,

3 A. Jobert : De Luther a Movila.- La Pologne dans le crise de la chrétienté 1517 1648.
Collection Ilistorique de l'Institut d'Etudes Slaves. Nr. XXI. Paris 1974. S. 367. Siehe
S. Golubiew : Kiewskij Mitropolit Pictr Mogila i jego spodwishniki. Kiew 1883 1898, Z. I.
Chishniak : Kijewo-Mohihum'ka Akademia. Kyiw 1970. Rec. O. Baran in Ukrainskyj Isto-
ryk" Njulork, Munchen 1971. Bd. 3 4. S. 123 124.

X. Chodyfiski Koki61 prawoslawny a Rzeczypospolita Polska. Zarys historyCzny
1370 1632. Warszawa 1934. S. 427 428.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 105-114, Bucarest, 1993
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auszuiiben begann, besonders stark, seit sich die Stadt seit 1651_ in den
Grenzen von Russland fand. 3

Paul, der arabische Reisende aus Aleppo, erinnerte sich in seinem
Bericht von der Reise nach Kiew und Moskau an die in Kiew (1651) wirken-
den Kiinstler als an. : "die grossartigen und begabten Meister, die Por-
traits und Szenen des Leidens Christi init unterschiedlichen Einzelheiten
gemacht haben". 4 Dieser genaue Beobachter bemerkte die neuen indivi-
duellen Eigenschaften der Ikononenmalerei und gab viele Beispiele aus der
Ausstattung der orthodoxen Kirche an. 1686 kam es zum Abkommen von
Grzymultowski, infolge dessen Polen, fiir den sogenannten "ewig en
Frieden" auf die am linken Ufer gelegene Ukraine mit Kiew zusammen zu
Gunsten von Russland verzichtete, und die Kiewer Metropole unter die
Jurisdiktion von Moskau iibergegangen. ist. 5 Der Process und der eigen-
tlich seit der Vereinbarung von Pierejaslaw dreissig Jahre dauernde
Kampf haben den kurzen Regress in der kiinstlerischen Entwicklung der
Stadt vermsacht. Im Brief an den Zaren schrieb der eliemalige Archiman-
drit Inmaniejusch Galatowski, dass keine freie Einreise nach Kiew aus
Polen und aus anderen Ländern möglich ist, und dass die Kiinstler, die
in der Druckerei notwendig sind, und andere, die es versprochen haben,
aus Lemberg zu kommen zu ihnen nicht gekommen sind ; und wegen der
schweren sozialen Bedingungen nun auch die Kiewer Arbeiter aus der
Druckerei fliehen". 6

Die Malerei, am meisten mit dem theologischen Programm der ortho-
doxen Kirche verbunden, erlebte in den Kiewer Kreisen eine gewaltige
Evolution. Das ikonographische Programm, der Ikonostas, erfuhr keine
grösseren Veränderungen mu' in der Darstellensweise der Szenen aus dem
Leben von Christus und Maria, die am häufigsten ira zweiten Stock der
Ikonostas ihren Platz fanden, gibt es viel Anderu.ngen zu bemerken. Paul
aus Aleppo, beschrieb in seinem Bericht sehr aufiihrlich die Innenraumaus-
stattungen besonders der Pietscherskaja Lawra und anderer orthodoxen
Kirchen, indem er gleichzeitig sowohl die aus vielen Gestalten. bestehen-
den Wandkompositionen als auch die nach solcher Ordnung formierten
Ikonostas, die far die Anbringungsweise der Ikonen obligatorisch waren,
zeigte. 7 Die orthodoxe Kirche in Berestow, in den Jahren 1640-1643

3 L. Podhorecki : Historia Kijowa. Warszawa 1982. S. 109.
4 G. A. Murkos : Putieschestwije antiochijskago patriarcha Makarija w Rossiju w polo-

winie XVII wieka, opisannoje jego synom' archidiakonom' Pawlom Alepskim. Moskwa 1897.
Bd. 2. S. 76. Zum Thema die Reise Paul von Aleppo siehe : Voyage du PatOarche Macaire d'Antio-
che. Texte arabe et traduction francaise par 13. Radu. in : Patrologia Orientalis. Paris, Tourn-
bout 1930 1949. Bd. 22, 24-26, M. Kowalska : Ukraina w poiowie XVII wieku w relacji
arabskiego podrednika Pawla, syna Makarego z Alepo. WstCP, Przelciad, komentarz. Warszawa
1986.

5 M. Bendza : Tendeneje unijne wzgledem Gerkwi prawoslawnej w Rzeczypospolitej w
llatach 1674 1686. Warszawa 1987. S. 141 143.

6 F. Titow : Tipografija Kijewo-Piescherskoj Lawry. Istorischeskij Oscherk / 1606 1616/.
Kijew 1916. Bd. 1. S. 347.

7 Zum Thema der ukrainischen Malerei schrieben : M. Holubiec : Ukrains'kie maliarstwo
XVIXVII st. pid pokrowom Stawropyhji. Lwiw 1920. Istoria Ukrains'koho Mystectwa
schesti tomach. Red. H. P. Bashan. Kyiw 1966. S. Horodysky : Ukrainische &one 12 bis 18
Jahrhundert. Miinchen, Graz 1981, P. Bileckij : Ukrainskaja portrietnaja shiwopis' XVII i
XVIII ww. Leningrad 1981. Rec. J. K. Ostrowski : lCzy istniai kozacki barok"? O nowej
ksigtsce Platona Bileckiego. Biuletyn Historii Sztuki" Warszawa 1984. Bd. 46. Nr. 4.
S. 413 417.
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von den Tataren zerstört, wurde auf Initiative von Piotr Mohyla wieder-
aufgebaut und bekam neue Malereidekorationen, die -von unbekannten
Kiinstlern geschaffen wurden angeblich, wie es Lohwyn behauptet, von
den Meistern aus Athos. 8 Wenn man das Porträt von Mohyla betrachtet
das Bich auf einer Freske befindet, scheint es, dass der Kiinstler aus einem
so entfernten Zentrum nicht stammen konnte, besonders wenn die Anfer-
tigungsweise dieses Gemäldes an den Stil des Barockporträts mit pol-
nischen Einflüssen erinnert. Ganz ähnlich sehen die Gesichter der Sera-
finen auf zwei Gemälden aus dem Konzil der Heiligen Sophia aus, die
sich am Bogen vor dem Alter befinden. 9

Was kann man iiber die Okzidentalisierung der Kiewer Malerei des
17. Jahrhunderts sagen In damaliger Zeit erschienen Porträts, die von
westlichen Mustern inspiriert wurden, oder sogar Zeichnungen, die in
Westeuropa bestellt warden. Zu solchen Beispielen gehört die Radierung
von Wilhelm Hondius aus Haag, der einen Kupferstich naeh der Skizze
eines unbekannten Kiinstlers geschaffen hat, der das Porträt von Bohdan
Chmielnieki darstellt. 10 Bilecki meint, dass der Autor dieser Arbeit Abra-
ham Westerveld ist, der niederländische Kiinstler, der bei Janusz Rad-
ziwill gearbeitet hat, 1651 in die Ukraine gerufen wurden. Bekannt sind
die Zeichnungen dieses Kiinstlers, die die Ansichten der Kiewer Bauten
darstellen. 12

In der zweiten Hälfte des 17-ten Jahrhunderts erschienen zum ersten
Mal Porträts von Kosakenhetmanen, die Bilecki mit dem sogenannten
"Kosakenbarock" identifiziert. In seiner Arbeit, die dem ukrainisehen
Porträt gewidmet ist, beschrieb der Autor Bildnisse von Saporoger Het-
manen, die eine wichtige Rolle in der Popularisierung der stilistischen und
ikonographisehen Ausfiihrungen spielen. is Ein unbekannter Kiinstler
hat das Porträt von Piotr Konaschewitsch auf dem Pferde geschaffen,
das in der Ausgabe der Lawra "Gedichte auf der Trauerbeerdigung" zu
sehen ist. 14 Das Bildnis zeigt einen Kosakenkämpfer auf dem. Pferde, der
einen grossen Wams, eine Pumphose und Lederschuhe trägt, und in der
Hand einen Streitkolben Ult. Diese Zeichnung wurde wahrscheinlich nach
einer Begr5,bnisfahne geschaffen. Ostrowski glaubt, dass man angesichts
des Mangels an gegenwärtigen polnischen Antologien, in denen das Darstel-
len eines Pferdes, das im Schritt reitet, sehr selten ist, und das Porträt
soleher Art grundsätzlich nur dem König zukam, das Bildnis des Hetma-
nen fiir das nächste Anzeichen der Eigentiinalichkeit der Porträtmalerei

8 H. N. Lochwyn : Po Ukraini. Starodawni mystec'ki parnlatniki Kyiw 1968. S. 58.
9 W. C. Atzkasova, J. Totzka : Sofijskyj zapowidnik y Kyjewi. Kyiw 1987. II. 102

und 103.
19 National Museum in Warschau Inv. nr. Gr. Pol. 5084.
11 P. Bilecki : op. cit. S. 58.
12 W. C. Atzkazowa, J. Totzka : op. cit. S. 30. Bekannt sind die Kopienzeichnungen

von Westerveld. Siehe : J. J. Smirnow : Risunki Kijewa 1651 goda po kopijam XVIII wieka.
in : Trudy trinadtzatogo Archicologischeskago S'jezda v'Ekatierinoslawie. Moskwa 1908. Bd. 2.
S. 197 129, Z. Batowski : Abracham van Westerveld i jego prace w Polsce. "Przeglád His-
torii Sztuki" Bd. 2. 'Warszawa 1939. S. 115 129, T. Sulerzyska : Galerie obraz6w i "Gabi-
nety sztuki" Radziwillów w XVII wieku. "Biuletyn Historii Sztuki" Warszawa 1960. Bd. 20.
nr. 2. S. 91 -

13 P. Bileckyj : op. cit. S.
14 J. Isajewitsch, J. Zapasko : Pamiatk Knyshkoho Mytectwa. Kataloh starodukiw

wydanych na Ukraini. Lwiw' 1981. B. 1. S. 41.
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in der Ukraine halten kann, umsomehr, weil sich die Informationen iiber
ein ähnliches mit Timofiej Chmielnicki verbundenes Denkaml erhalten
haben. 15 Die damaligen literarischen Texte, die vom. Metropoliten in der
Pietscherskaja Lawra herausgegeben wurden, hatten einen grossen Einfluss
auf die Entwicklung der Ikonographie der Darstellungen. "Paterikon"
(1661 herausgegeben) enthält Illustrationen zu den hagiographischen
Texten, die die Geschichten der Heiligen beschrieben, deren Kultus sich
im 17-ten Jahrhundert entwickelt hat. 16 Zu solchen Beispielen gehört die
Gestalt des Ungarischen Moses, dessen. Darstellungen zum ersten Mal in
Kiew erschienen sind. Bekannt sind die spateren Nachahmungen der
russischen Kiinstler im 17-ten Jahrhunderts in Moskau. Schimon Uscha-
kov und G. Sinovjev haben eine den Heiligen darstellende Ikone gemalt,
bei der sie sich nach dem Muster der in der Pietscherskaja Lawra heraus-
gegebenen Zeichung gerichtet haben. 17 Die fliichtige devote Graphik,
die durch die Aufgaben der Propaganda determiniert war und von deren
Herstellung beim Massenabsatz die Lawra wirklich profitieren konnte,
ist der interessanteste Teil der kiinstlerischen Tätigkeit der Graphiker.
Die altesten bekannten Denkmaler solcher Art sind aus den Jahren 1625
29. Gebarowicz bemerkte, dass "die Sammlungen des Museums in Lawra,
die etwa 6000 Klötzchen enthalten (darunter 3500, die im. grösseren Teil
aus dem 17-ten und 18-ten Jahrhundert stammen), eine gewisse Vorstel-
lung iiber den Umfang des Handels mit gestochenen Bildern geben".18
Der Anfang der Graphikentwicklung in Kiew ist die Tatsache der Griin-
dung einer Druckerei in der Nahe der Lawra auf Initiative von Elisej
Pieleniecki. Paul aus Aleppo erwähnte, dass "sich in der Nahe der Grossen
Orthodoxen Kirche eine bekante und grossartige Druckerei zum Gebrauch
des ganzen Landes befindet. Man druckt hier alle nötigen kyryllischen
Biicher von. unterschiedlichem Format und schön geschmiickt. Hier
druckt man auch Radierungen auf grosse Druckbögen, die die Sehens-
-wriirdigkeiten dieses Landes, Ikonen der Heiligen und Kunstwerke vorzei-
gen". 19 Riesige Verlagsbediirfnisse verursachten es, dass die meisten Radie-
rungen in einer Ausgabe ausgenutzt wurden, die Ornamentik dagegen,
die als Schmuck erschien, die neuesten Tendenzen in der polnischen Schnit-
zerei und Malerei aufzeigt.

15 J. K. Ostrowski : op. cit. S. 415.
18 Das Paterikon der Kiewer Hbhlenklosters nach der Ausgabe von D. Abramovi6 neu

herausgegeben von D. Tchi2ewskij. Miinchen 1964.
17 G. Ruzsa : Neue Daten zur Ikonographie des Moses aus Ungarn. "Acta Historiae

Artium". Budapest 1978. Bd. 24. S. 300.
18 Diese Information stammt aus den Veröffentlichungen aus der Vorkriegszeit. Holz-

schneidekliitzchen, nach der Information sind im 2-ten Weltkrieg verbrannt, und die Archive
der Pietscherskaja Lawra wurden 1936 nach Moskau befördert, wo sich bis heute das Archiv
alten Akten befindes, woriiber Ryszard Lutny in seiner den Schriftstellern der Mohyla Akade-
mien gewidmeten Publikation informiert. Siehe : Pisarze z kregu Akademii Kijowsko-Mohy-
lanskiej a literatura polska. Z dziej6w zwiazków kulturalnych polsko-dowiatIskich w XVII
XVIII wieku. Prace-Historyczno-literackie. K k6w 1966. Bd. 142. H. 11. S. 17.

18 G. A. Murkos : op. cit. S. 59, Ober die Tatigkeit der Druckerei bei der Pietscherskaja
Lawra wurden einige Arbeiten veröffentlicht, unter denen besonders beachtenswert sind :
J. Kamanin' K istorii Kiewo-Pietscherskoj lawrskoj tipografii. "Kijewskaja Starina". 1894.
nr. 4. S. 276 278, D. Rowinskij : Podrobnyj slowar Russkich Grawierow XVIXIX ww.
Sanktpieterburg 1895. Sp. 27 28, A. Kawecka-Grycza owa, K. Korotajowa, W. Krajewski :
Drukarze dawnej Polski od XV do XVII wieku. Maiopolska-Ziemie Ruskie. Wroc/aw, Kraków,
Warszawa 1960. Bd. 6. S. 125 126.
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In den di eissiger Jahren erschienen Radierungen, die mit dem vollen
Vornamen "Ilia" signiert waren, und deren Autor ein Holtzschnitzer
war, der aus dem Kloster des Heiligen Onufry aus Lemberg stammt, aus
dem er in die Pietscherskaja Lawra gekommen war. Ausser der im byzanti-
nischen Stil geschaffenen Arbeiten hat der Kiinstler auch Druckschriften
mit emblematischem. Charakter illustriert ; ein Beispiel dafiir sind die
Radierungen der Kiewer Ausgabe "Fortunatissimus ." von 1645, die
atilt seinem Namen signiert waren. 20 Das wichtigste Unternehmen war eine
Sammlung von 132 Holzschnitten, die in den Jahren 1645-1649 entstan-
den ist, und die die Ausgabe der neuen rbersetzung der Bibel aus Initia-
tive der Lawra, der sogenanten "Lizewoj Bibel", illustrieren sollte. Zur
Druckausgabe ist es nicht gekommen, aber manche Holzschnitte sind in
der anderen Kiewer Ausgaben erschienen. In den Arbeiten von Ilia merkt
man die Einfliisse der Radierungen der sogenanten Bibel von Piscator
"Theatrum Biblicum .", die der Holzschnitzer umgestaltet hat, um sie
-den orthodoxen Anforderungen der Ausbage anzupassen. Die Holtzsch-
nitte zur damals geplanten Bibel befinden sich in den Bibliotheken und
Archiven von Moskau und Leningrad. 21 Diese Arbeiten zeugen von einer
grossen Toleranz, die im Kiewer Zentrum herrschte, und das Beispiel
dafiir kann die Tatsache sein dass Ktinstler protestantischer Abstammung
aufgenommen wurden. J. Armaschenko schrieb in seinem Brief an Lazarius
Baranowitsch, dass er nach dem Tode seines Kollegen Probleme mit der
Korrektur hatte, und um sie zu Ibsen, suchte er einen neuen Mitarbeiter
aus Ikosarski, "der obwohl aus der lutheranischen Sekte, sich bereft
erklärte, zum orthodoxen Glauben iiberzutreten" 22. Dieser Bericht, iiber
dessen Echtheit kein Zweifel besteht, beweist, dass die konamenden Kiinst-
ler in der Ukraine hoch geschätzt waren, und indem sie sich der Umge-
bung anglichen, machten sie sogar Karriere. Im Gegensatz zu Moskau,
wo im Zusammenhang mit der grossen Popularität devoter Graphik
erforderliche Abmachungen getroffen wurden, die die Verehrung verboten
haben, hatte man dagegen in der Ukraine keine Befiirchtungen solcher
.Art, ganz im Gegenteil, Kiew und andere Zentren haben den devoten
Markt der Republik Polen iiberschwemmt.

In den Kreisen der Pietscherskaja Lawra wirkte das von Peter
1.1ohyla gegriindete Kollegium, das hochgradig lateinisch-polnischen
Charakter trug, weil es nach dem Beispiel der anderen Lehrstätten in der
Republik Polen gegrtindet wurde, und auch eine grosse Rolle beim Schutz
-des orthodoxen Glaubens und in der Polemik mit dem Katholizismus spielte.

" J. Isajewitsch, J. Zapasko : op. cit. S. 66, M. Makarenko : Ornamentacyja ukrains'koj
knishky XVIXVII st. in : Ukrainska Knycha XVI XVII st. Kyiw 1926. S. 201 205, Sio-
wnik Artystem Polskich i w Polsce dzialajacych. Malarze, rzeibiarze, graficy. Wroclaw, War-
szawa 1979. Bd. 3. S. 142 143.

21 Die sogenennte Bibel von Piscator hat auch die Ikonographie von Russland des 17-ten
Jahrhunderts beeinflusst. Bekannt sind Beispiele der malerischen Realisationen. Siehe : M. A.
Niekrasowa : Nowoje w sintezie shivopisi i architektury XVII wieka. in : Driewnierusskoje
Iskusstw XVII wieka. Moskwa 1964. S. 89-108. A. A. Pawlenko : Karp Zolotajew i moskowskoje
shiwopiscy posledniej trieti XVII w. "Pamiatniki Kultury Nowyje Otkrytia". Leningrad 1984.
Jg. 1982. S. 301 316.

22 M. Gebarowicz : Wawrzyniec Laurenty Kszczonowicz, nieznany sztycharz drugiej
poiowy XVII wieku. "Folia historiae artium". Krak6w 1981. Bd. XVII. S. 78.
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Viele Schriftsteller aus dem Kollegium, deren Gedichte als Panegiriken
bekarmt sind, die zum Anlass verschiedener Ereignisse im Leben der Stadt
veröffentlicht wurden, schrieben in polnischer Sprache. Diese reich nait
emblematischen Radierungen illustrierten Druckschriften spielten. die
Rolle eines neuenKapitels beginnender Unterbrechungen. In derlfte
des 17ten Jahrhunderts festig,te sich in Polen der einzige Typ von emble-
rnatischen Panegiriken, der mit Radierungen illustrierten Texten, die die
heraldische Symbolik ausnutzten, dass zu den sich wiederholenden Motiven
ein Wappen oder sein Element gehörte. 23 Davon, dass die emblematisehen
Grundsätze in den Kiewer Kreisen bekannt waren, zeugt der Text von
Symeon Polocki, in dem der Autor die Symbolik der Darstellungen erklärt

"Ewigkeit das Ringemblema : die Schlange, die den Schwanz ins
Maul eingesteckt hat, bildet den Kreis". 24 Ein interessantes Beispiel ist
die Sammlung der von Akademiestudenten geschriebenen Gediehte, die
zur Ehre von Peter Mohyla, der 1633 in Kiew ankam, veröffentlicht
wurde. 25 Hier untergebrachte Radierungen, die die Gestalt unterschiedli-
cher 'Wappen (einer Lanze, der Kolumnen, eines Löwen und eines Zirkels)
hatten, kniipfen an die Symbolik der Gedichte von den Akademiestuden-
ten. Dieses Beispiel ist nicht das einzige im Kiewer Kollegium, das in der
bestimmten politischen und kulturell-religiösen Situation aus taktischen
Erwägungen im bedeutendstem Sinne latinisiert war. Polnische Sprach-
kenntnisse, während Polnisch in Kiew im 17ten Jahrhundert zur Amts-
sprache wurde, ergaben sich aus der friiheren Vernachlässig-ung der altsla-
wischen Sprachkenntnisse bei iniederer Geistlichkeit. Geistliclae Gewalt
benutzte manchmal in den offizellen Aussagen, sogar auf dem Gebiet der
doktrinären Probleme, die Texte, die in einigen den Zuhören anpassenden
Versionen herausgegeben wurden. Der Unterrieht der polnischen Sprache
als Fach dauerte anch nach der Umgestaltung des Kolleg,ium in eine Aka-
demie, also noch das gesamte 18-te Jahrhundert an, so dass sich, der Struk-
tur der Lehrstätte entschprechend, der Unterricht sich dem System der
polniselaen Lehrstätten anpasste, und Leteinpoetik und Leteinrhetorik
philoligische Fächen waren, obwohl sich Kiew in den Grenzen von Russ-
land befand. 26

Rege Tätigkeit der Kiewer Kiinstler strahlte auf die ganze Region
der Ukraine aus und viele von ihnen arbeiten in einigen Zentren der Repu-
blik Polen, und die Strecke zwischen Kiew und Lemberg war von den
Kiinstlern verschiedener Nationalitäten vielbesucht. Das Problem der
Gebietsangehörigkeit von Kiew konnte fiir die orthodoxen Bekenner nicht
gleichgiiltig sein. Kiew als der Sitz der Kirchenobrigkeit war ein Symbol
der orthodoxen Kirche, also trotz der Teilung der Ukraine im Jahre 1654
in die am linken -und rechten Ufer gelegenen Gebiete, wurde der Kiewer
Metropolit Dionozy Balaban, der am linken Ufer wohnte, für das einzig
rechtmissige Oberhaupt der orthodoxen Bekenner gehalten, sowohl
in Polen ala auch auf dera am linken Ufer gelegen Gebiet der Ukraine. Die

23 P. Buchwald-Pelcowa : Emblematyka w pednobarokowych drukach polskich. "Biule-
tyn llistorii Sztuki" Warszawa 1980. Bd. 42. nr. 3 4. S. 408.

24 R. Luiny : op. cit. S. 10.
26 J. Pelc : Obraz-slowo-znak. Studium o emblem atsch w literaturze staropolskiej

Wrociaw, Warszawa, Krakelw 1973. S. 229.
26 A. Martel : La langue polonaise dan les pays ruthénes. Lille 1938. S. 279 288.
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mit der Union -verbudenen Arbeiten in der Krone kamen sehr langsam
vorwarts, weil sie wegen des entschlossenen Widerspruchs der Kiewer
Metropole gehemmt waren. Trotz der Streitigkeiten, die in Polen in 17-ten
Jahrhundert bestanden, muss man feststellen, dass sie in Vergleich zur
religiösen Situation in Europa, keine sehr schweren Folgen hatten. Als
1632 nach der Genehmigung von Vladislaw dem Vierten der Ernennung
von Mohyla zum Metropoliten der König nach der Bekanntmachung des
religiösen Friedens mit den Uniten die katholischen Senatoren zur Eintracht
zwang, 27 war diese Situation fiir die kulturelle Entwicklung der Stadte
giinstig.

Die Kiewer Kreise beeinflussten auch die Nachbarländer und
das Gebiet des starksten Einfliisses der Pietscherskaja Lawra war die
3101dau wo Elemente des ukrainischen Barocks in der Architektur
der orthodoxen Kirche des Heiligen Theodor in Iasi, des Heiligen Deme-
trius in Suceava und im Kloster Agapia bemerkbar sind. 28 Hier muss man
erwahnen, dass sich die beiderseitige Beeinflussung aus gemeisamen Kon-
takten ergab, und als Beispiel die Tatsache eine Rolle spielen könnte, dass
1640 zwei Theologen S. Pocaskyj 28 und J. Jewlewyc nach Iasi geschickt
wurden, um die slaTisch-lateinische Schule zu organisieren. 38 Es sind auch

lle der Tätigkeit der Kiinstler sowohl in der Moldau als auch in der Ukraine
bekannt. Abracham van Westerveld, der niederlandische Maler, der bei
Janusz Radziwill arbeitete, besuchte einmal den Moldauer Hospodar
Vasile Lupu in Iasi, wo er das Porträt des Herrschers und seiner Tochter
gemalt hatte. 31 Diese Arbeit hat ihm wahrscheinlich Janusz Radziwill
aufgetragen, der 1645 nach fruchtbringenden Bemiihungen von Piotr
Mohyla, Maria. geheiratet hat. In den Sammlungen des Nationalmuseums
in Warschau befindet sich das Porträt von Maria "Mohylanka" aus den alten
aus Niegwierz stammenden Sammlungen von der Familie Radziwill. 33
Zum Anlass der Hochzeit von Janusz Radziwill und Maria wurde in der
Pietscherska Lawra ein Gelegenheitsdruck mit emblematischen Radie-
rungen herausgegeben. Darunter befinden sich einige der ersten Kupfer-
stiche, die in der Ukraine erschienen sind : das Porträt von Janusz Radzi-

27 J. Wolinski : Polska i Ko§ci6/ prawos/awny. Zarys historyczny. Lw6w 1936. S. 89.
Siehe : R. Lutny : The Kiew Mohyla Akademy in Relation to Polish culture. "Harvard Ukrai-
nian Studies". Bd. 8. nr. 1 2. S. 123 135.

" A. Jourkovsky : Les relations culturelles entre l'Ukraine et la Moldavie au XVII
sieele. in. VII Congres International des Slavistes. Varsovie 21 17 add 1973. Communications
de la delegation française. Paris 1973. S. 229 230. In der Umgebung von Maramures gibt
es viele orthodoxe Kirchen, die reich an malerischen Realisationen sind, die oft mit Namen
von polnischen oder ukrainischen Kiang signiert sind. Dieses Problem wurde bisher noch
nicht ausfiihrlich crörtert. Sehe : I.D. Stefnnescu Arta veche a Maramuresului. Bucuresti 1968,
M. Porumb Ikonen aus der Maramures. Cluj-Napoca 1975, ibid : Die Ruminische Malerei
Siebenbiirgen. Cluj-Napoca 1981, Bd. 1. S. 148 150.

29 Ukrainska Literatura XVII st. Synkretytschna pysemnist', poezija, dramaturhija,
beietrystyka. Kyiw 1987. S. 239 256.

20 P. P. Panaitescu : L'influenee de l'oevre de Pierre Mogila archev6que de Kiev, dans
les principautes roumaines. in : Melanges de l'École Roumaine en France. Paris 1936. S. 3 93.
Siehe : F. E. Sysyn : Pierre Mohyla et la Roumanie. Essai historique en bibliographique. "Har-
vard Ukrainian Studies" Bd. 8. nr. 1 2 S. 188 222.

Si E. Kamieniecka : Portrety Jana Szretera. "Rocznik Muzeum Narodowego w War-
:szawie". Warszawa 1973. Bd. 17. S. 142.

32 National Museum in Warschau Inv. nr. 185191.
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Abb. 1. Portrfit von Peter
Mohyla in der Berestovo
Kirche in.Kiew XVII. Jht.

Abb. 2. Holtzschnit aus dem Kiewer Druck. XVII. Jht.
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Abb. 3. Ansicht der Kiewer Pietscherskaja LaYra XVII. Jht. IIolzschnitt
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-will auf dem Pferde von Elementen umgeben, die Wiirden und Verdienste
der Familie symbolisieren, das Porträt von Janusz in das solare System
eingeschrieben, an dessen Bahnen Porträts der Vorfahren untergebracht
sind, und andere. 33

Das Ende des 17-ten Jahrhunderts war fiir die Pietscherskaja Lawra
die nächste Periode der Kulturveränderungen. Die griechisch-orthodoxen
Bekenner von Polen und der am linken Ufer gelegen 'Ukraine haben bis
1684 einer gemeinsamen Oberherrschaft, dh. direkt der Jurisdiktion des
Pa,triarchen von Konstatinopol unterstanden. Die Anderungen, zu denen
es nach der Einverleibung der Kiewer Metropolie in Moskau gekommen ist,
trugen zum kulturellen Sturz der Stadt bei. Der damalige Archimandrit
Inamizjusch Galatowski schrieb in seinem Brief an den Za,ren Alexy
Michajlowitsch : "in alten Zeiten, als es bei ihnen viele Meister gab, kamen
ins Pietscherskij Kloster viele aus Krakau und anderen weit entfernten
Stätten". 34

In der Ukraine, trotz ihrer bewegten Geschichte, entstand der gesch-
lossene kulturelle Organismus und, im Gegensatz zu Moskau, gab es dort
keine Trennung zum Westen. Daher wurde zuerst stark der russische und
litauische Adel beeinflusst, der ziemlich schnell der Polonisierung wich,
und der vom Glauben der Väter zuriicktrat ; und der einzige Verteidiger
des orthodoxen Glaubens die orthodoxe Kirche blieb, die geistiges Leben
.organisierend die alte Tradition mit den Errungenschaften der westlichen
Kultur zu verbinden versuchte.

33 J. A. Isaj ewitsch : Pierwyje gravriurY na miedzi w knigach tipografij Ukrainy "Pamiat-
niki Kultury Nowoje Otkrycia". Leningrad 1979. Jg. 1978. S. 305 306.

34 M. Gebarowicz : op. cit. S. 55.
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DAS GESCHICHTSBILD LUDWIGS I., DIE
MÜNCHNER HISTORIENMALEREI UND IHRE
BEDEUTUNG FUR DIE KUNST BULGARIENS

FR IEDBERT FICKER
(Miinchen)

Als Begriindung fiir seine Hinwendung zur Historiennialerei schriel}
der bulgarische Kiinstler der Wiedergeburtszeit Nikolaj Pavlovi6 u.a. :
"Eine solche Aufgabe ist unsäglich groB, aber auch ebenso ruhmvoll und
nötig fiir ein Volk ..." 2 Hinter diesen Worten steht nicht nur die Becht-
fertig-ung fiir das eigene Interesse an diesem Fach der Malerei oder lediglich
das persönliche Bekenntnis zu dem damaligen Anliegen des bulgarischen
Volkes, der Selbstbesinnung auf die nationale Geschichte als wichtiger
Voraussetzung ftir den Kampf gegen Unterdriickung und Fremdherrschaft.
Diese bekenntnishafte Aussage ist zugleich ein sprechender Beleg dafiir,
welche nachhaltige, prägende Eindriicke das Studium der Malerei an der
Kunstakademie in Miinchen in ihm hinterlassen hat. Dafiir spricht auch
sein Bittgesuch vom 20. Oktober 1857, in dem Pavlovi6 "das hohe Direk-
torat um Aufnahme in die Klasse des Herrn Professor Piloty" ersucht. 3
Wir können daraus entnehmen, welche Wege er mit der kiinstlerischen
Ausbildung verfolgte und daB er bereits als Student das klare Ziel vor
Augen hatte, sich der Historienmalerei zuzuwenden.

Wenn es ihm auch versagt geblieben ist, bei Piloty zu studieren, so
war es dennoch kein Zufall, daB der junge, zielstrebige bulgarische Kunst-
student, dessen FleiB von seinen Miinchner Akademielehrern Anschiitz
und Hiltensperger ausdriicklich in den Zeugnissen hervorgehoben wurde, 4
dieses Ansinnen stellte. Carl von Piloty, der aus der Schule Julius Schnorr
von Carolsfelds hervorgegangen war und 1856 als Professor an die Akademie
in Miinchen berufen wurde, galt nicht nur als der einfluBreichste Lehrer.
Er war zugleich der bedeutendste Vertreter der Miinchner Historienma-
lerei, nachdem er mit seinem groBformatigen Gemäilde "Seni vor der Leiche
Wallensteins" im Jahre 1855 zu Ansehen und Ruhm gelangte. Seine von
der sicheren Wiedergabe der Form und der differenzierten Charakterisie-
rung stofflicher Strukturen gekeianzeichnete Malerei, die dazu ausgespro-
chen pathetische Ziige im Ausdruck der dargestellten Figuren aufweist,

Cberarbeiteter Vortrag auf dem III. Internat. Symposium "Hochschulforschungen
und -lehre der bulgarischen Geschichte..." in Smoljan/Pamporovo 30.9 7.10.1987.

2 Vera Dinova : Nikolai Pavlovitsch, S. 29. Sofia 1966.
Archiv na Nikolaj Pavlovie, S. 21. Sofia 1980.

4 Lala Barsowa : Der Historienmaler Nikolai Pawlowitsch ein Beitrag zur bulga-
rischen Kunstgeschichte, S. 115 117. (Ungedr. Diss.) Wiirzburg 1923/24.

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 115-127, Bucarest, 1993
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mochte von dem freiheitsdurstigen und von patriotischen Idealen erfiillten
Pavlovi6 durchaus als das erstrebenswerte Vorbild fiir das eigene kiinstle-
rische Schaffen empfunden werden. Hier hatte er einen MaBstab vor sich,
den er brauchte und an dem er sich messen konnte, um der Verwirklichung
seines groBen Zieles näher zu kommen und Bulgarien zu einer erneuerten
eigenständigen Kunst zu verhelfen.

Die Miinchner Historienmalerei spielte nicht nur in der deutschen
Kunst des 19. Jahrhunderts eine wichtige Bolle. Sie hat dariiberhinaus
-die Kunst der Balkanvölker in ihren Erneuerungsbestrebungen und als
Beitrag im Kampf um die Freiheit nachhaltig beeinfluBt. 5A typischer
Ausdruck fiir die romantisch-patriotischen Ideen, die sich in der Folge
-des Sieges iiber Napoleon entwickelten und verbreiteten, ist sie ohne den
Hintergrund der politischen und historischen Vorstellungen Ludwigs
von Bayern sowie dessen fördernden und bestimmenden EinfluI3 nur
schwerlich denkbar.

Bereits als Kronprinz war ihm die franzosenfreundliche Haltung sei-
nes Vaters Kurfiirst Maximilian IV. Joseph von Bayern zuwider, der unge-
achtet der Warnungen des Sohnes bayerischer König von Napoleons
Gnaden wurde. 6 Selbst nach der Niederlage des Korsen wuBte er es zusam-
men mit seinem Minister von Wrede zu verhindern, daB der Kronprinz
2111 Wiener KongreB teilnahm und dort politischen EinfluB

bcrewinnenkonnte. Als Ludwig am 25. Oktober 1825 die Königswiirde iibernahm, sah
er es deshalb umsomehr als ein.e seiner vornehmsten Aufgaben an, die vom
Va ter hinterlassene Schmach zu tilgen.

Bei a ller inneren Ablehnung Napoleons hat er sich dennoch mit ihm
verglichen und er versuchte, seine fehlenden politischen EinfluBmöglich-
keiten durch die groBziigige Förderung von Architektur -and Kunst aus-
zugleichen. Ein beredtes Beispiel dafiir ist die von Friedrich von Gärtner
-entworfene und von Leo von Klenze vollendete Befreiungshalle bei Kel-
helm, die Ludwig I. als Mahnma 1 zum Gedenken an die nationalen Befrei-
ungskämpf e der deutschen Stämme gegen Napoleon 1813/14 errichten
lieB. 7 Während auBen auf 18 Strebepfeilern ebensoviele Statuen die deut-
schen Stämme verkörpern, werden im Inneren der Rotunde als Zeichen
der nationalen Verbundenheit die deutschen Staaten zur Zeit der Errich-
tung der Befreiungshalle durch 34 Marmorplastiken von Siegesgöttinnen
allegorisch dargestellt. In der Mitte des konzentrisch angelegten Boden-
mosaiks lieB er dazu die Inschrift anbringen : "MOECHTEN DIE
TEUTSCHEN NIE VER GESSEN WAS DEN BEFREIUNGSKAMPF
NOTHWENDIG MACHTE ITND WODURCEI SIE GESIEGT". 8

Ein solches Programm und die damit verbundenen Entscheidungen
sind durchaus als eine Identifizierung mit Stoat und Volk zu verstehen,
als richtungweisende Entschliisse, die im engsten Zusammenhang standen
mit der Bewegung nationaler Selbstbesinnung und den daraus resultie-

5 Friedbert Ficker : Die Münchner Akademie und die Kunst der Balkanvölker. in :
Bulgarien, internationale Beziehungen in Geschichte, Kultur und Kunst, S. 67 72. Neuried o. J.

6 Carola Friedrichs-Friedländer : Architektur als Mittel politischer Selbstdarstellung
im 19. Jahrhundert, S. 67 ff. (Dise.) Miinchen 1980.

Ebenda, S. 127 Manfred F. Fischer : Befreiungshalle in Kelheim. Mtinchen 1981.
Manfred F. Fischer : a.a.0. S. 15.
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renden Erneuerungsbemahungen unmittelbar pra.ktischer und geistiger
Art, die vom Freiheitskiieg gegen Napoleon in Deutschland auscringen.
Zusammen mit der Griindung von historischen Vereinen spielte dabéi "das
Studium der vaterländischen Veroangenheit" eine wichtige Bolle, die
ma,n allerdings in einer unkritischen und eher vorwissenschaftlichen
Betrachtung vorWiegend im Mittelalter sah. Dabei wurden auch Vorzeit
und Mittelalter in einem Atemzug genannt, ohne dal3 man eine genaue
Unterscheidung und Trennung vorcrenommen hätte. Bei der vaterlandsbe-
tonten Einstellung Ludwigs I. Uri& der Entschlossenheit, "seinen Ruf als
Monarch darauf zu begriinden, daf3 er zum herausragenden Förderer der
Kunst in Europa werden miiBte" 9. war es die geradezu zwangsläufige
Folge, dal3 sich auf sein Betreiben in Manchen ein Schwerpunkt der Histo-
rienmalerei um Peter Cornelius herausbildete.

Der 1783 in Diisseldorf als Sohn eines Galerieinspektors geborne
Peter Cornelius orientierte sich in Italien im Kreis der Nazarener an Rafael
und Michelangelo. Die daraus gewonnenen Vorstellungen von einer monu-
mentalen. Kunst, die er vor allem in der Wiederbelebung der Freskomalerei
sah, verband er zugleich mit dem Studium des Schaffens von Darer. als
Inbegriff deutscher Kunst und als erstrebenswertes Vorbild. Dieses Bingen
um eine erneuerte deutsche bildnerische Ausdrucksweise findet ihren
Niederschlag in den 1816 in Kupferstichen von Ruscheweyh herausgege-
benen Entwiirfen zu Goethes Faust und in den ein Jahr später ebenfalls
in Kupfer gestochenen Blättern zum Nibelungenlied. "Cornelius war.. ein

Reformator'
in dem eine groBartige Idee Fleisch wurde",10 die den Zielen

des jungen bayerischen Königs entsprach.
Es ist bezeichnend fiir die Aufbruchstimmung und fiir den damit ver-

bundenen gedanklichen Höhenflug, wenn Cornelius, der 1824 zum Direktor
der Miinchner Akademie ernannt wurdel am 3.11.1814 ma. in einem Brief
an Joseph Görres schrieb : " . ..Jetzt aber komme ich endlich auf das,
was ich meiner innersten laberzeugung gemä13, fiir das kräftigste und ich
möchte sagen unfehlbare Mittel halte, der deutschen. Kunst ein Fundament
zu einer neuen, dein. groBen Zeitalter und dem Geist der Nation angemes-
senen Richtung zu geben : dieses wäre nichts anderes als die Wiederein-
fahrung der Freskomalerei, so wie sie zu Zeiten des groBen Giotto bis auf
den göttlichen Raffael in Italien war". 11 Die aus der Zeit heraus verständ-
liche Euphorie, die aus den Zeilen des Malers spricht, kann freilich nicht
dariiber hinwegtäuschen, daB man sich in einer vordergrandigen Weise
auf Vorbilder berief, die aus ihrer Zeit und Umwelt herausgerissen inroman-
tisierender und verklärender Weise gesehen wurden. So hat auch Corne-
lius, der mit seinem als Altarfresko in der Manchner Ludwigskirche gestal-
teten "Jiingsten Gericht" Michelangelo iibertreffen wollte 12 zwar mit
einem Format von 18,3 x 11,3 in das flächenmäßig größte Fresko der
Welt geschaffen ohne dabei allerdings zu bedenken, daf3 die wahre

9 Carola Friedrichs-Friedländer a.a.0., S. 85.
1° Rudolf Oldenbourg : Die Miinchner Malerei im 19. Jahrhundert, 1. Teil S. 96. Neuaus-

gabe Mönchen 1983.
11 Zit. n. Klamann : Die deutsche Romantik, S. 70, Köln 1979.
12 Max Schmid : Kunstgeschichtc des 19. Jahrhunderts, Bd. 1, S. 280. Leipzig 1904.
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OrdBe und Monumentalität nicht eine quantitative, sondern eine qualita-
tive Frage wie bei Michelangelo ist. 13

In ähnlicher Weise, wie Cornelius nach der Verwirklichung hoher
Ideale in der Kunst strebte und dabei nach monumentaler und
cher Wirkung trachtete, suchte auch Ludwia I. mit seiner EinfluBnahme
auf die Architektur und Bildnerei seiner Lit in herausragender Weise
ein sichtbares Zeichen zu setzen und dem

Gestaltunabswillen
jener im Auf-

und Umbruch begriffenen Aera sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Dem
entspricht es auch, -wenn er erklärte : "Nicht fiir Jahrhunderte, fär Jahr-
tausende will ich bauen". 14 Nationale Begeisterung und Glaubenseifer,
die an der Miinchner Ludwigskirsche ini königlichen Auftraggeber und im
ausfährenden Kiinstler zusamrnentrafen, lieBen deshalb folgerichtig
Ludwig I. auf der irdischen Ebene am rechten Bildrand des Altarbildes
als gläubi, Staunender der vielfigurigen Szenerie des Jiingsten Gerichts
erscheinen.

Mit der Förderung von Cornelius und dessen Kreis setzte Ludwig
I.zunächst das fort, was unter der Regierung seines Vaters Maximilian Joseph
mit der Konstitution der Königlichen Akademie der Bildenden Kiinste
im Jahre 1808 begonnen worden war. Mit dieser Neugriindung, die der
Erhaltung und Fortpflanzung der Kiinste durch die rberlieferung dienen
"sodann den Kiinsten ein öffentliches Daseyn, eine Beziehung auf die
Nation und den Staat selbst" geben sollte, wodurch sie fähig werden,
ihrerseits vorteilhaft auf das Ganze zuriickzuwirken" 16, war die Kunst
zu einer öffentlichen, nationalen Angelegenheit erklärt worden. Dement-
sprechend nahm auch die Historienmalerei im Programm der neuen Bil-
dungsstätte im Vergleich zu den anderen kiinstlerischen Fächern bereits
einen verhältnismäßig breiten Raum ein. Mit der Berufun,g von Cornelius
erhielt die Historienmalerei eine Vorrangstellung und die bis dahin beste-
hende Klasse far Landschaftsmalerei -wurde aufgelöst, weil man darin
nicht den von der Kunst zu fordernden erhabenen Sinn erkennen mochte.

Mit den neu erwachten patriotischen Gefiihlen und den Vorstellun-
gen von der historischen Vergangenheit war ein geradezu heiliaer Ernst
verb-anden, der nicht selten in theoretisch-programrnatische For%erungen
einmiindete. "Kein Wunder, daB sich nun eine unermeBliche Hochachtung
vor troBen Gedanken', vor allem Lehrhaften, Schulmeisterlichen breit
macht, daB pedantisch doktrinäres Wesen sich entwickelt, eine Sucht, aller
Dinge Urgrund durch philosophische Betrachtung zu erfassen. Auch in
der Kunst genägte nicht die naive Freude am Spiel der Formen, den Schön-
heiten des Materials, dem malerischen Reize, der fleischigen Wirkung. Im
Gegenteil. Diese Dinge warden mit Argwohn und Verachtung als störende
Beigaben, als schädigend far die reine Entwickelung der Gedanken ange-
sehen. Denn nur als Trager der Idee, als unvermeidliches äuBeres Mittel

13 Friedbert Ficker : Die Kathedrale von Djakovo und die Miinchner Ludwigskirche
ein Vergleich. in : Recherches sur l'art 23, S. 193 203 (Novi Sad).

14 Max Spindler : König Ludwig I. als Bauherr, S. 40. Miinchen 1958.
15 Friedbert Ficker : Die Kathedrale von Djakovo... a.a.0.
16 Eugen v. Stieler : Die Königliche Akademie der Bildenden Kiinste zu Miinchen,

S. XXII. Miinchen 1909.
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der Einkleidung derselben wm de noch die Form geduldet, die Irian mög-
lichst zu läutern, in ferne ideale Räume zu rücken versuchte". 17

Die Vorbilder suchte man in der italienischen Renaissance sowie in
der deutschen Kunst der Diirerzeit, wie der Kaiton mit den apokalypti-
schen Reitern von Peter Cornelius zeigt.18 Zweifellos waren damit positive
Ansätze z.B. gegentiber der unverbindlichen Verspieltheit des höfischen
Rokoko verbunden. Doch spiegelt sich nicht minder die politisehe Zerrissen-
heit und die gesellschaftliche Widersprtichlichkeit jener Zeit in Deutschland
wider, die zur Revolution von 1848 führen sollte. Es war zugleich der Wider-
spruch zwischen Wunschbild und Wiiklichkeit, der die historisierende
Haltung in der 1?omantik und damit auch bei den Nazarenern bes-
timmte und so in eine idealisierte Vergangenheit auswich. Gerade die
Historienmalerei bot sich hier an mit ihren Vorwiirfen, diese Spanne zwis-
chen wunschmäßiger Vorstellung und den tatsächlichen iealen Zuständen
zu überbrücken.

Den kiinstlerischen Forderungen des frühen und mittleren 19. Jahr-
hunderts und besonders der von Ludwig I. geförderten Münchner histo-
rischen Schule in der Malerei entsprach nicht minder der von Cornelius
beeinfluBte Julius Schnorr von Carolsfeld. Bereits als Kronprinz hatte
sich Ludwig fiir den aus Leipzig stammenden Nazarener bei einem Romau-
fenthalt im Jahre 1824 interessiert und ihn zwei Jahre später in seine Lan-
deshauptstadt berufen, wo er von 1827 bis 1846 als Professor an der
Kunstakademie wirkte. Dein patriotisch gesinnten Monarchen entsprachen
besondeis die Darstellungen aus der Nibelungensage, mit denen der
Künstler fiinf Säle in dem von Leo von Klenze errichteten Königsbau der
Residenz als Wandmalereien ausgestaltete.18

Sehnorr mußte jedoch die Arbeit an dem Freskenzyklus unterbre-
chen, da der König die Ausgestaltung der drei Kaisersäle im Festsaalbau
der Residenz als vordringlicher ansah. In dieser Zeit war der Verlag Cotta
mit der Herausgabe einer von G. Pfitzer bearbeiteten neuhochdeutschen
rbersetzung des Nibelungenliedes beschäftigt, zu der Schnorr von Carols-
f eld und Eugen Napoleon Neuereuther um Illustrationen gebeten wurden.
Mit der Widmung des 1843 ersehienenen Buches an König Ludwig I. von
Bayern als "dem deutschen Königlichen Dichter und groBmitthigen Bes-
chhtzer der Kiinste und Wissenschaften im Jahre der tausendjährigen
Trennung Deutschlands von Welschland" 20 wird noch einmal der Geist
dieser Zeit und die Stellung Ludwigs I. darin deutlich.

Wie Ludwig I. bald seine Zweifel an der farbigen Gestaltung des
Jiingsten Gerichts von Conielius in der Ludwigskirche anmeldete, so da3
es 1841 zum Bruch kam und der zutiefst verletzte Kunstler München mit
der preuf3ischen Hauptstadt Berlin vertauschte, so wurde man in Miinchen
auch der gleichfalls auf der Zeichnung aufbauenden "edlen und klaren
Gruppierung" 21 der Werke Schnorr von Carolsfelds überdrüssig. Eine

17 Max Schmid : a.a.0., Bd. 1, S. 240.
Abgeb. bei Max Schmid : a.a.0., Bd. 1, S. 285.

19 Zur Entstehungsgeschichte der Nibelungenfresken in der Miinchner Residenz und den
Vorzeichnungen s. J. Nowald : Die Nibelungenfresken von Julius, Schnorr von Carolsfeld im
KEnigsbau der Miinchner Residenz 1827 1867. Schriften der Kunsthalle zu Kiel H. 3. ICiel 1978.

28 Ausst.-Kat. "Von Dillis bis Piloty", S. 94. Mtinchen 1980.
Max Schmid : a.a.0., Bd. 1, S. 291.
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Fig. 1. Julius Schnorr von
Carolsfeld, Gunther und
Brunhild. Kupferstich von
C. Gonzenbach (Sig. Fr.

Ficker)

Fig. 2. Leo von Klenze, Befreiungshalle bei Kelheim, 1842 63
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Fig. 3. Nikolai Pavlov0, Soldaten bringen Khan Krum den Kerpf von
Kaiser Nikephoros. Litographie, 1870

Fig. 4. Wilhelm von Kaulbach, Die Zerstörung Jerusalems durch Titus. gplgernalde. Miincben,
Neue Pinakothek
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Fig. 5. Cornelius-Schule, Wandmalerei, 1826 29. Aiiinchen, J Idgartenarkaden

Fig. 6. cari on PiIot3, Thusnelda im Triumpfzug des Germanicus. Olgerndlde.
Munchen, Neue Pinakothek
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neue Aera kiindete sich an, die nicht nur politiseh, sondern auch im kiinstle-
risch-kulturellen Bereich ihre Zeichen setzte. Mit dem Verzieht auf den
Thron durch Ludwig I. im Jahre 1848 endete auch die Zeit des vom Klassi-
2iSMUS her geprägten nazarenischen Umrii3stils, der dem edlent,Kontur gegen-
tiber der Farbe den Vorzug gab. Der Hiihenflug der Gedanken und Wiin-
sche, der von einer Einigung der deutschen Stdmme nach der Niederlage

Fig. '7. Nikolai Pavlovii.', Die Vereinigung Nord-und Stid-
bulgariens. Sofia, National-Galerie

-Napoleons träumte, erwies sich ebenso als eine Illusion, wie der in ihrer
Idealisierung der Geschichte literariseh-abstrakt wiikenden und
tischen verharrenden His torienmalerei die Wirkung auf die breite Masse
des Volkes versagt blieb.

"Die koloristische Cberlegenheit der Franzosen und Belgier wurde
unserer durch den Kartonstil farbenhungiig gewordenen Kiinstlerjugend
mit einem Sehlage klar durch die Ausstellung von Louis Gallaits Abdan-
kung Karls V.' und Edouard de Bièfves `Komprona der Niederlande'.
Die I? undreise dieser Bilder durch die deutschen Kunststddte (1842 in
Berlin, 1843 in Miinchen) gestaltete sieh zu einem Triurnphzuge. Dem.
.erstarkend Gefahl für realistisehe Darstellung kamen sie clinch die bessere
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Wiedergabe des Stofflichen entgegen, der Sehnsucht nach Farbe durch
das von Delaeroix, Rubens und van Dyck entlehnte Kolorit". 22

Der Umbruch von der zeichnerisch bestiminten älteren Historien-
malerei Cornelianischer und Schnorrseher Prägung zum Kolorismus vollzog,-
sich im lebhaften Ffir und Wider des Meinungsstreites zwischen den Anhän-
gern beider Richtungen. Im Grunde genommen -war es bei der vaterlän-
dischen Selbstbespiegelung geblieben. Nur war an die Stelle der wirklich-
keitsfernen Verbrämung und Idealisierung eine psychologisierende Auffas-
sung getreten, die auch in den vergangenen Epochen Menschen aus Fleisch
mid Blut sah, mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Leidenschaften.
Bewegung, Dynamik und dramatisierende Elemente hatten das statische
Destillat abgelöst. Genau dagegen wandten sich aber die Anhänger der
Cornelius-Schule, weil sie darin ein Abgleiten in Zufälliges, Triviales und
Anekdotisches sahen, mit dem die hohe Zielstellung wahrer Historienina-
lerei entwertet verde. Nicht auf die Darstellung der Hamllung komme es
an, sondern auf die Wiedergabe des dahinterstehenden Geistes.

Bekannte Kritiker und Wissenschaftler jener Zeit griffen in die Aus-
einandersetzung ein. So vertrat der fiihrende Miinchner Kritiker Ernst
Förster unter Berufung auf Aristoteles den Standpunkt, daf3 es nicht mm
die Schilderung der Ereignisse, sondern um deren Beschaffenheit zu
gehen. habe. Jacob Burckhardt stellte dagegen in einem Ausstellungsbe-
richt iiber die beiden genannten belgischen Gemälde die Frage nach der
Ursache ffir die nach seiner Meinung spfirbare "Gedankenarmut" und
"Kraftlosigkeit der Auffassung" in den deutschen Historienbildern und
der mit ihm bdreundete Franz Kugler erkannte bei aller Wertschätzung,-
der Mfinchner,nazarenisehen Schule, daf3 diese "fiberholt und bereits zur
hohlen Manier" geworden sei, weil die Kunst "dem Leben nicht fremd
bleiben" dilrfe; 23

Ludwig I. hat sich dein Wandel der kfinstlerischen Auffassung keines-
wegs verschlossen, wie es an seiner Abwendung von Cornelius und von
Schnorr von Carolsfeld zu erkennen ist. Wie weit er sich von dem Tirana-
lerischen und literarisch lehren Nazarentertum entfernte und nach neuen
zeitgemäBen Ausdrucksformen in der Malerei suchte, macht der Ankauf
von Wilhelm. von. Kaulbaehs Monumentalgemälde "Die Zerstörung Jeru-
salems" voilends deutlich, fiir das der Monarch die bis dahin höchste
Kaufrumme von 35 000 Gulden ausgab. Kaulbach, der an der Düsseldorfer
Akadexnie Schiller von Cornelius war, wurde von seinem Lehrer gefördert
und 1826 nach Mfinchen geholt. 1837 ernannte ihn Ludwig zum Hofinaler
und nach dem Erfolg mit der 1846 vollendeten "Zerstörung Jerusalems"
-wurde ihm drei Jahre später das Amt des Direktors der Mfinchner Kunsta-
kademie fibertragen. In den Anfängen ist der Einflul3 seines Lehrers Cor-
nelius noel' stark zu spfiren. Später versuchte er, sich davon zu lösen.
Ohne indessen die kiinstlerische Herkunft völlig verleugnen zu können,
fand er zu einer dem Publikum leichter verständlichen Darstellungsweise,
die farbiger Wirkungen nieht entbehrte uud ihn zwischen die ältere und
die neuere Mfinchner Historienmalerei einreiht.

Ebenda, Bd. 2, S. 168.
23 Zit. n. Ausst.-Kat. "Die Aliinehner Sehule 1850 1914", S. 47 ff. Aliinchen 1979.
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Die eigentliche Wende vollzog sich mit Piloty, der dent Kolorismus
in der Miinchner Historieninalerei zum Vorrang verhalf. In der Theatralik
der von ihm gestalteten Vorwtirfe weist er durchaus verwandte
mit Kaulbach auf, dem er 1874 als Akademiedirektor folgte. Damit -wird
seine Malerei zum bildhaften Ausdruck der geistigen Haltung der Griinder-
zeit. Die mehr auf äußere stoffliche Richtigkeit und auf malerische Effekte
bedachte Art sowie der bithnenartige Aufbau der Bilder Pilotys hatten
eine dramatisierende Wirkung zur Folge, an der u.a. die "ergreifende
Wahrheit" geriihint wurde. 24 Von hier fiihrte fiber seinen Schiller Makart
in Wien oder iiber Ramberg in Miinchen der Weg in die Repräsentationsma-
lerei der Bismarckzeit, in der gegenwärtige Ereignisse in politisch-propa-
gandistischer Absicht ilberhöht und in den historischen Raum transponiert
wurden. Andererseits entwickelte sich V011 der Auffassung Pilotys die
Genremalerei, in der das biirgerliche Rtihrstiick einen beachtlichen Baum,
einnahm. "Wie bei den Werken der Literatur behenschten das 1.1rteil
und der Geschmack der mittleren Schiehten den Erfolg auch der Schöpfun-
gen der bildenden Kunst". 28

Vber alien zeitbedingten Meinungsverschiedenheiten als Ausdruck
einer lebendigen Weiterentwicklung wirtschaftlieher, gesellschaftlicher,
geistig-kultureller und damit auch kiinstlerischer Art, sowie abgesehen
von dein Weg, den die Miinchner Historienmalerei einschlung, sollte
keinesfalls vergessen werden, welche wichtige Bolle Ludwig I. in diesem
EntWicklungsprozeB spielte, um sein Ziel, "ein deutsches kulturell-ktinst-
lerisches Wiedererwachen und Wiedergesunden und Wiedererstarken nach
militärisch-politischem Zusanamenbruch", 26 "eine Wiedergeburt in natio-
nalem Geiste" 27 zu verfolgen. In der patriotischen Ausrichtung und in
dein. Enthusiasmus, mit denen diese Anliegen vertreten wurden und in
der Miinchner Historienmalerei ihren Niederschlag fanden, sahen die
Kiinstler der Balkanländer willkommenes Vorbild und Entsprechung zur
Verwirklichung der ihnen vorschwebenden nationalen ktinstlerischen
Anliegen. So wenig allerdings die romantisierende Gesehichtsdarstellung
der Vergangenheit entsprach oder gar mit der eigenen Zeit in Einklang
zu bringen war, so sehr war ihre verklärende Art der Darstellung anderer-
seits geeignet, die patriotischen Geftihle zu mobilisieren, das nationale
Selbstbewußtsein zu stärken und dem Freiheitskampf gegen die Osmanen
Impulse zu geben.

Das zeigt sich z.B. sehr deutlich bei Nikolaj Pavlovié, der mit sei-
nen Ölbildern und Lithographien zu der Erzählung "Raina, die bulgarische
Königstochter" von dem russischen Schriftsteller Weltinan in vergleich-
barer Weise ein literarisch-historisierendes Thema aus der Vergangenheit
seines Volkes bildnerisch gestaltete, vie dies Julius Schnorr von Carolsfeld
mit den Illustrationen zurNibelungensaae6 28 oder mit der Darstellung
der Al. Elisabeth von Thiiringen tat. 20 In beiden Fällen handelt es sich
um die bildnerische Gestaltung eines Stoffes mit geschichtlichem Inhalt,

24 Allgerneine Kunstchronik ; Carl v. Piloty, S. 611/12. Wien 1886.
25 Hermann lihde-Bernays : Die Aitinchner Alalerei im 19. Jalutundert, 2. Teil, S. 43.

Neuausgabe Miinchen 1983.
26 Walter Rothes : Die Kunslpflege der Wittelsbacber, S. 103. Pfaffenhofen 1922.
27 Ebenda, S. 125.
28 S. Ann. 19.
29 Zeichung in Sig. Fr. Ficker.
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der aber durch die literarik,che Bearbeitung bereits eine gewisse Idealisie-
rung erfahren hatte. So verwendet Pavlovie analog seinem Vorbild die
gleichen, auf die Betonung des linearen Umrisses ausgerichteten klassi-
zistisch-nazarenischen Stihnittel wie Julius Schnorr von Carolsfeld.

Die Verwendung von Themen aus der Literatur durch Pavlovi6
zu denen auch die aus dem späten Mittelalter stammende, von dem Pater
Martin von Cochem nach einem französischen Jesuitenpater bearbeitetc
und bildnerisch von Josef von Fiihrich sowie später von Ludwig Richter
gestaltete "Genoveva" zählt, ist aus der besonderen Situation des bulga-
rischen Volkes in' 19. Jahrhundert in erster Linie zu erklären. Der längsten
und wohl härtesten tiirkisehen Unterdriickung ausgesetzt, stand der Be-
freiungskampf in betonter Weise unter dem Vorzeichen des Kampfes um die
Bildung und nationale Selbstbesinnung. Literaten und bildende Kiinstler
zählten zur gleichen intellektuellen Schicht, die wesentlicher Träger
dieser Bewegung -war. Die Beispiele reichen von Ivan Andreev Bogorov
und dein Minch Neofit Petrov Bozveli iiber Petko Slavejkov oder Ljuben.
Karavelov bis zu Christo Botev in der publizistischen mid literarischen
Betätigung. In der bildenden Kunst haben sie in Georgi Dan6ov, Stanis-
lav Dospeski oder Nikolaj Pavlovie eine Entsprechung. Meist waren diese
Männer auch unmittelbar am politischen und am militärischen Kampf
beteiligt, wie es in Deutschland bei Theodor Körner und dem Maier Georg
Friedrich Kersting in den Kämpfen gegen Napoleon oder bei Lord Byron
im griechischen Befreiungskrieg ähnlich der Fall war. Nicht selten iiber-
wog clic erzieherische oder aufriittelnde Wirkung die kiinstlerische Lei-
stung, wie dies z.B. bei Nikolaj Paylovi6 ohne Zweifel der Fall ist. Doch
gebillirt diesen patriotisch gesinnten und engagierten kiinstlerischen
Kräften einer aufbrechenden neuen Zeit deswegen nicht minder ein
voller Platz in ihrem Jahrhundert. Sie spielen irn Gegenteil nach dem
Bruch in der Kunst ùn 19. Jahrhundert, der eng mit dem wirtsehaftlichen
Wandel durch die verstärkten Beziehungen mit IVesteuropa verbunden
ist, als Wegbereiter fiir die weitere Entwicklung im 20. Jahrhundert und
damit fiir den Anschluf3 an Europa eine wesentliche Rolle.

Die in jener Zeit durchaus iiblichenVerbindungen zwischen Geschichte,
Literatur und bildender Kunst erklären es ferner, daß sich Paylovi6
als eine der nicht seltenen Doppelbegabungen. des 18. und 19. Jahrhun-
derts Y011 Goethe, Adalbert von Chamisso und Franz Grillparzer bis zu
Adalbert Stifter, Gottfried Keller oder Wilhelm Busch ebenfalls dem
Theater widmete. In einer 1871 in Svigtov gehaltenen Rede "-tber die
freien Kiinste" erklärte er dazu : "Das Theater, die umfassendste und
einflußreichste Schaustellung unserer Zeit, stellt die höchste Stufe aller
Poesie dar. Wir können sagen, daB es iiber allen freien Kiinsten steht, denn
in ihm sind Poesie und Rhetorik mit Musik und Malerei verbunden
Die Biihne ist die beste Schule der praktischen Weisheit und Menschen-
kenntnis". 30 Wesentliche Anregungen zu sokher Erkenntnis saint den
daraus gezogenen SchluBfolgerungen fiir das eigene Schaffen hat ihm
sieher die Miinchner Historienmalerei mit dem biihnenartigen Aufbau der
Gemälde und den gestellten theatralischen Szenen von Schnorr von Carols-
feld tiber Kaulbach bis zu Piloty gegeben. Dafiir spricht nicht zuletzt
die Verwendung gleicher Ausdrucksmittel in den eigenen Arbeiten von

3° Vera Dinova : a.a.0., S. 26 27.
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Nikolak Pa-vlovi6 wie auf dem Gemalde "Raina, die Königstochter, fällt
in der Kirche in Ohnmacht".

Vom biihnenartigen Aufbau der Bildkomposition und der Darstel-
lung als Nachtsttick mit der Verwendung des effektvoll flackernden Lichts
brennender Fackeln bis zu den schauspielerhaften Gebärden der einzelnen
Figuren weist Pavlovi6's Gemalde "Boris I. besänftigt die aufständischen
Bojaren" auf die formalen .Anklänge an Carl von Pilotys "Nero beim Brande
Roms" hin. Hier wie dort begegnet man dem gleichen Pathos, wie beide
Kiinstler versuchen, die Lichtwirkung als Bedeutungsträger zur Erhellung
des moralischen Hintergrundes zu verwenden. .Abgesehen vom Typ der
beiden siegreichen Frauengestalten, die ikonographisch bis zu den Sieges-
göttinnen der .Antike zuriickverfolgt werden können, schlieI3t die Litho-
graphie "Die Vereinigung Nord- und Siidbulgariens 1885" von Pavlovi6
zunächst an die Cornelianische Schule in Altinchen an, von der die ver-
gleichbare sitzende Frauengestalt unter den Wanclmalereien der 11.1iinch-
ner Hofgartenarkaden geschaffen wurde. Der romantisch-patriotische
Charakter is freilich inzwischen in formal ahnlichen Denkmälern von der
" Germania" bis zur "Britannia" handfesten politischen Anspriichen der
Grol3machte gewichen. 31

Mit diesem Wandel hatte die Miinehner Historieninalerei, wie sie
sich unter Ludwig I. und in der Nachfolge entwickelte und entfaltete, ihr
Ende gefunden. Mit Wilhelm von Diez und Franz von Defregger fiihrt nun
der Weg in die Genremalerei, die des historischen Hintergrundes keines-
wegs entbehrt, ohne dabei den programmatischen Ansprueh der vorange-
gangenen Jahrzehnte zu erheben. Unter dem Eindruck der daraus hervor-
gegangenen realistischen. Auffassung hat z.B. Ivan Angelov, der in. Min-
chen bei Piloty studierte, zu seinen Darstellungen aus dem Leben des bul-
garisehen Volkes gefunden Anregungen zur eigenen Weiterentwieklung
konnte er im Kreis der Maier um. Leibl ebenso wie bei Fritz von Uhde und
vielen anderen Kiinstlern finden.

Der Weg der Miinchner Malerei laBt sich im Blick auf die Auswirkun-
gen auf die bulgarische Kunst in großen Ziigen weiter verfolgen mit dem
Diez-Schtiler Karl Becker- Gundahl sowie mit dem Lindenschmit-Schttler
Carl von Marr, bei dein der Altmeister der bulgarisehen Nachkriegsmalerei
Deelo Uzunov seine Ausbildung erhielt. In dessen Darstellung des Schaus-
pielers Krastju Sarafov als Falstaff spiegelt sich noeh die Auffassung
seines Lehrers wider, der selbst mit der Historienmalerei begann, um sich
dann der impressionistischen Malweise zuzuwenden. Tin Verlaufe ihrer
rund einhundertfiinfzigjährigen Entwicklung hat in der neueren bulga-
rischen Malerei und Graphik die Geschichte des eigenen Landes und Volkes
immer eine auffallende Rolle gespielt. Insbesondere hatte die Besinnung
auf nationale Geschichte und Tradition im. sozialistische Bulgarien eine
besondere Vorzugsstellung verordnet bekonunen allerdings entspre-
chend dein offiziellen Geschichtsbild der Partei. Doch lebt unabhängig
davon die Tradition weiter, die mit Nikolaj Pavlovie als erstem Historien-
maler und mit der Miinchner historischen 3.Ialereischule eng
verb unden ist.

Friedbert Ficker : Bulgaria und Germania. Anmerkungen zu Nikolaj Pavlovas "Sae-
dinenicto pravi silata". in Deutsch-Bulgarische Kulturbezichungen 1878 1918, S. 298 300.
Sofia 1988.
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DIE WIENER MODERNE UND SÜDOSTEUROPA *

FRIDRUN RINNER
(Innsbruck)

Im Zusaramenhang mit den verschiedenen Definitionsversuchen der
Moderne scheint sich der Modernismus-Begriff in seiner spezifischen Aus-
formung in Österreich, als Wiener Moderne" vor allem claim anzubieten
bzw. aufzudrängen, wenn man den siidosteuropäischen Raum untersuchen
will. 1 Das Bemiihen um Modernität in der Literatur Mt in diesem Rah-
men zusammen mit den Bestrebungen in der Architektur, vor allem bei
Otto Wagner, und im Kunstgewerbe wo Berta Zuckerkandl die Forde-
rung nach einer modernen Kunstindustrie stellte. 2 Im Mai des Jahres
1897 griindeten dama die Mitglieder der Genossenschaft bildender Kiinstler
Wien ihre eigene Secession.

Wiener Moderne ist in diesem Sinne ein semiotisches Zeichensystem
eigener Art, erkennbar in der Literatur, Architektur, Malerei und Musikl
vielleicht sogar in der Philosophic. In diesem eigenartigen Zusanamenklang
ven Kunst und einem besonderen Lebensgefiihl -vertreten vor allem in
Gestalten wie Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler
und Karl Kraus, kamen viele Einfliisse aus dem Ausland, vor allem. aus
Frankreich, Skandinavien, Italien und Ruilland zur Wirkung, welche die
Wiener Moderne in sich aufnahm und ihrerseits verarbeitete, so daß sie
gerade dadurch wieder zu einem bedeutenden geistigen Ausgangspunkt
wurde. Dies gilt ganz besonders fiir jenen Tell der slawischen Welt, der
in das österreichische Staatsgefiige einbezogen war und zu diesem
Kulturraum gehörte. 3

Es ging diesen Wiener Modernisten gleich den Symbolisten und
den Neuromantikern um einen neuen Begriff von Wahrheit und um
eine neue Auffassuncr vom Menschen. Hermann Bahr, ein Barometer
jeglicher Innovation,6kreist 1891 die Moderne" so ein :

Wenn die Zeichen und Marken in den Gehirnen wandeln, sich
- begegnen und umarmen, zu Reihen gesellen und in Reihen verschlin-

.

* Beitrag auf dem Internat. Symposium fiber die Moderniesirung in Siidosteuropa,
Bukarest, 31 April 2 Mai 1992.

.i Vgl. Gotthart Wunberg (Hrsg.) : Die Wiener Moderne. Literatur und Kunst zwischen
1890 und 1910, Stuttgart 1981. In der ersten Nummer der Zeitschrift Moderne Dichtung"
vom 1. Januar 1890 schreibt Hermann Bahr dort seinen programmatischen Aufsatz Die
Moderne", dem in den Jahren 1890 bis 1894 noeh weitere Essays folgten.

2 Berta Zuckerkandl : ModernesKunstgewerbe, in Die Zeit 5 (1894 1895), S. 72.
3 Ffir die Siidslaven hat das Problem Josef Matl aufgegriffen in seinem Beitrag :

Wien und die Literatur und Kunsterneuerung der siidslavischen Moderne, in : V"elt der Slawen 4
(1965), S. 376 391. Noch unbearbeitet scheint das Problem Mr die Polen und galizichen
Ukrainer=Ruthenen).

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 129--135, Bucarest, 1993

9 C. 3803

www.dacoromanica.ro



130 Fridrun Rinner

gen, wenn die in die Seele getretene Wahrheit sich ins Seelische ver-
wandelt, die seelischen Sprachen annimmt und deutliche Symbole
schafft, -wenn endlich alles AuBen ganz Innen geworden und dieser
nene Mensch ein volkommenes Gleichnis der neuen Natur ist, wieder
ein Ebenbild der Gottheit nach so langer Entstellung, diesen neuen
Geist -wollen wir dann aussagen ... (S. 11)
Gegenstand der Moderne ist nicht mehr die gesellschaftlich-lion-

krete Wirklichkeit (wie im Realismus oder Naturalismus), sondem die
verseelte", durch die Seele, wir können auch sagen : durch die Subjek-
tivität, gebrochene und gewonnene eigentliche Wahrheit. Wir sehen in
diesem Moment der Abkehr von der Soziographie und sozialpsyeholo-
gischen Analyse, d.h. von der kiinstlerischen Hauptfunktion des Realism-us,
und der Annahme einer emotional-ästhetischen Funktion der Literatur
mit dein Ziel, höhere Seins-Schichten das Seelische, das Geistige, das
Transzendente erkennbar zu machen, die entscheidende neue Qualität,
die die lVfoderne von den vorangehenden Kunstrichtungen unterscheidet.

Insgesamt blieben die Konturen dieser Richtung, insbesonders ihr
Progiamm, weiterhin so unscharf, daB Gotthard Wunberg in seiner Ein-
leitung zu der Anthologie Wiener Moderne" sichtlich Millie hat, es mit
positiven Begriffen zu unireiBen. In dieser Hinsicht gibt es deutliche
Parallelen zum Symbolismus, der sich nach Hugo Friedrich auch vorneh-
mlich in negativen Kategorien fassen

Als Kristallisationspunkte sind auszumachen : die Zeitschrift Mo-
derne Dichtung/Moderne Rundschau", die Freie Biihne", das Kaffee
Griensteidl und in gewissem Umfang Bahrs theoretische Schriften. Domi-
nante Ziige sind : eine Aristokratie und GroBbiirgertum erfassende Fin-de-
Siècle-Stimmung (Verfall, Agonie, TJntergang u.ä.m.), die Suche nach dem
Neuen (rbermensch, Retter, Messias), die Abkehr -von der äuBeren Welt
des Naturalismus (Naturbilder mit meiancholischer Stinunung, unbestim-
raten Gefühlen und Todesahn-ungen), dem man sieh zunächst zugehörig
fiihlte, und die Wendung zu. den Rätseln der einsamen Seele (Psychoana-
lyse, Nervenkunst). 4

Im gesamten Bereich der sildosteuropäischen Literatur in ihrer
Modernisierung tauchen immer wieder Namen der Wiener Moderne bzw.
des Symbolismus und die als Stradilungszentrum wirkende Metropole Wien
auf, natiirlich neben weiteren Zentren wie Paris, Miinchen und Berlin.

Hier in Wien haben sich die slovenischen Hauptträger der literarie
schen kiinstlerischen Erneuerung geistig kiinstlerisch geformt, indem si-
hier eine Ausbildung genossen, die sie dann später in ihrer Heimat frucht-
bar anzuwenden vermochten. Denn der geistigen und sozialen Beweglich-
keit der GroBstadt aus hatten sie ihren kritischen Bliek gegeniiber dem
bisherigen Schaffensniveau und den politischen und sozialen Zuständen in
der Heimat geschärft.

So haben die Slovenen in der Zeit zwischen 1900 und 1914 durch
Cankar und Zupania3 die schöne Literatur, durch Prijatelj die Kritik,
Essayistik und Literaturgeschichte wie auch die politische und soziale

Vgl. M. Worbs Nervenkunst. lileralur und Psychoanalyse in, 'Wien der Jahrhunderl-
wende, Frankfurt Alain 1983.
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Publizistik, und von der Wiener Akademie aus durch die- Maier Jakopfd
und Grohar sowie dic Bildhauer Berneker und PleCnik, die heimatliche
Literatur und Kunst nach europäischen WertmaBstäben erneuert und dabei
im Weg fiber Wien europäische Anerkennung ihres slovenischen Kunst-
schaffens gefunden.

. Ivan Prijatelj (1875-1937) war 1898 nach Wien gekommen, um
hier Medizin zu studieren, widmete sieh aber in dem von V. Jagid gelei-
teten europäisch fiihrenden slavistischen wissenschaftlichen Zentrum der
Wiener Universität dem Studium der slavischen Literaturen und nahm.
gleichzeitig die europäischen kiinstlerischen Bewegungen in sich auf..
Auch nach Beendigung seines Studiums blieb er in Wien. Als Bibliothekar
an der Wiener Hofbibliothek, machte er das Publikum in seiner slovenischen
Heimat mit den neuen Kunstrichtungen des Im.pressionismus und der
Neuromantik bekannt (So erschien 1905 in Laibach auch sein Bericht iiber
die Wiener Sezession). Insgesamt legte er im Laufe seiner Tätigkeit in
Wien die festen ästhetischen und soziologisehen Fundamente der slove-
nischen Literaturgeschichtsschreibung wie auch der slovenischen Kunst-
kiitik. Nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie wurde er.
an die neuerrichtete Laibacher Universität als Professor fill. slavisehe
Literaturen berufen.

Gleichzeitig mit Prijatelj war auch der slovenische Lyriker Josip
Mum (Pseudonym : Aleksandrov) 1879-1901 nach Wien gekonunen.
Statt dem geplanten Studium an der Exportakadeinie waren seine Trite-
ressen viel mehr dem Gebiet der Literatur und der Kiinste zugewandt.-
Das Erleben der Kultur- und Kunstatmosphäre Wiens fiihrte zweifellos
zu einern entscheidenden TJmschwuncr in seinen Lebens- und Kunstanschau-
ungen, der besonders seinem ZT-klus Fin de siècle" zum Ausdruck
kommt,

Auch Ivan Cankar (1876-1918), zweifellos eines der stärksten Ta1ente
der neuen slovenischen Literatur, schuf einen gro Ben Tell seines literarischen.
Werkes in der Zeit zwischen 1896 und 1907 in Wien, wo er zunächst in
Wien Philologie studierte, dann an der Technischen Hochschule inskri-
bierte, schlieBlich aber aus materiellen Griinden das Studium abbrechen
anuate und al s Redakteur und Schriftsteller Wig war. Als Kiiiastler fühlte
er sich vonaueh an Verlaine, Baudelaire, Dehmel, Przybyszewski und
Dostojevskij angezogen, lernte aber auch in bescheidenen Verhältnissen
lebend die andere Seite dieses 'Wiens der Jahrhundertwende kennen,
nämlich die Not als Proletarier in der Ottakringer Vorstadt, was ganz
besonders erschiitternd in seinen Gedichten Dunajski veCeri" (Wiener
Abende), 1897, und in dem Roman Higa Marije pomanice" (Das Haus
zur barmherzigen Mutter Gottes) zum Ausdruck kommt.

Auch Oton ZupanCiC (1878-1949), neben Cankar der zweite groBe,
ftir die Erneuerung der slovenischen literarisch-kiinstlerischen Schaffens,
richtungsweisende Persönlichkeit, war 1896 nach Wien gekommen, um
hier Geschichte und Geographie zu studieren. Auch ìhm erweiterte die
ktinstlerische Atmosphäre der GroBstadt den geistig-literarischen Horizont.
Seine Gedichtsammlung opojnosti" (Becher der Trunkenheit), die
er als 21-jähriger Student der Philosophic herausbrachte, bedeutete Odense
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vie Cankars Gedichtsammlung Erotika" ein kiinstlerisches Programm und
einen Wendepunkt der slovenischen Lyrik zur Moderne hin. 5

Anregangen von Hugo von Hofmannsthal wurden auch bei dem
Lyriker Alojz Gradnik, deem bedeutendsten slovenischen Lyriker der
Zwischenkriegszeit fruchtbar.

Als 1895 eine Gruppe von kroatischen Studenten wegen politischer
Demonstrationen gegen die Magjaren von der Agramer Universität reli-
giert wurde und nach Wien ging, wo sie init den neuen europäischen lite-
rarischen und ktmstlerischen Strömungen inunmittelbare Beriihrung

kamen'
erfolgte auch bei ihnen die Wendung zur tberwindung der natura-

listischen und klassizistischen Manier und Schablone, die Wendung von
der konservativen Rhetorik und Pathetik zum individuell nuancierten
Ausdruck der Seele, zur absoluten Freiheit des kiinstlerischen Schaffens
zu einem neuen, sinnlich -vitalen Lebensgefiihl, wie wir es dann im Werk
von Milan

Beabovié
und Vladimir Vidrié antreffen ; zu einem neuen Patrio-

tismus und Nationalismus, gestaltet von Vladimir Nazor und Antun Gus-
tav Mata, also die Wendung zur kroatischen Moderne, die bis in die Gegen-
wart formal, stilistisch und motivisch nachwirkt.

Diese Wiener kroatischen Modernisten" schufen in Wien 1893
die erste literarische Zeitschrift der Jungen", mit dem Titel Mladost",
in der man bereits einen GroBteil der literarischen Persönlichkeiten antref-
fen kann, die in der Folgezeit das kroatische Kulturleben präg,ten. (z.B.
Vladimir Vidrié, Branimir Livadié-Wiesner, Milivoj Deiman-Ivanov u.a.).
Aus den Beiträgen in den ersten Heften dieser programmatischen Zeit-
schrift ersieht man, wieviel diese jungen Pioniere einer neuen Literatur
und Kunstrichtung unter dem EinfluB von Hermann Bahr und seiner
Zeitschrift Die Zeit", seinen literarischen Konferenzen far junge Dichter
seiner Aufgeschlossenheit auch fiir das literarische Schaffen der Slaven
verdankten. Die Fiille der verschiedenartigen Anregungen, doch nicht nur
von Hermann Bahr, sondern auch von Hugo von Hofmannsthal und Karl
Kraus auf die Entwickluna -and Gestaltung der siidslavischen modemen
Literatur und Kunst befruchtend ausstrahlten ist noch geniigend erforscht
und auch die Frage der sprachschöpferischen -and gesellschaftskritischen
Auswirkungen der Fackel" von Karl Kraus auf Mirolsav Krlda zum
Beispiel ist noch nicht endgiiltig beantwortet. Als Gustav Krklec nach
dem Zerfall der Monarchie in seine Heimat zuriickkehrte hatte er in sei-
nem Reisekoffer auch ganze Jahr,gänge der Fackel" von karl Kraus, der
Berliner earessionistischen Zeitschrift Der Sturm", einige Biicher von
Rilke, Hermann Bahr und Peter Altenberg und damit symbolisch jene
Literatur mitgeschleppt, aus der tatsächlich die jiingere und auch die
ältere Generation der Krleia, Cesarec, &mid, Donadini u.a. Ihre Anregun-
gen bezogen haben.

Milan Begovié (1876-1948), den man gerne als den kroatischen Her-
mann Bahr bezeichnet, war ein hervorragender Kenner der zeitgenössi-
schen europäischen, germanischen, romanischen und slavischen Literatu-
ren, war nach seiner Tätigkeit am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg
(1902-1912) auch an der Neuen Wiener Biihne als Regisseur und Drama-

6 Vgl. Anton Slodnjak : Geschichte der slovenischen Literatur, 1958, S. 523 f. 526 f. 302 f.,
306 1.
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turg tatig. Seine Tochter, Baena Begovie, studierte in Wien an der Aka-
demie fiir Musik und darstellende Kunst, wurde unter dem Einflu13 von
Rilke und Toller zunächst zu einer deutschsprachigen Dichterin und
Schauspielerin, bevor sie sich als kroatische Schriftstellerin versuchte.
Unter dem Einfluß der Wiener Moderne, aber auch von Przybyszewski
und Tolstoj stand zudem der kroatische Dramatiker und Epiker Josip
Kosor (1879-1961), der in seinem Drama Pol'ar strasti" (Brand der
Leidenschaften) das Dekadente der Moderne mit dem urwitchsigen, frischen
und dynamischen Leben des slavonischen Lebens verquickte.

Noch entscheidender war die Wirkung der Wiener Moderne auf den
kroatischen Romancier und Kritiker Milutin Nehajev (1880-1931).
In seinen Wiener Studienjahren interessierte er sich weniger far sein Fach-
studium, die Chemie, als vielmehr fiir Literattu., besonders fiir Schnitzler,
und fiir die moderne Kunst. Das nicht gerade positive Erleben der Gro-
f3stadt wird in seinem späteren literarisehen Schaffen deutlich sichtbar.

Sicherlich ist es noch interessant zu erwiihnen, dal3 auch der welt-
bertihmte kroatische Bildhauer Ivan Megtrovid mit dein Erfolg in der
Wiener Sezession der erste Schritt zur Anerkennung in der Heimat und
in Paris und London gegeben war.

Im Zusammenhang mit der Radikalisierung des national-politischen
Gegensatzes gegen das habsburgische Wien und im Zusammenhang mit
dem auch in der ilbrigen europaischen Literatur zu beobachtenden Wan-
del der literarisch-kiinstlerischen Leitziele setzte dann bei den während
des ersten Weltkriegs und nachher in den Vordergrund tretenden jugosla-
vischen, insbesonders kroatischen Modernisten eine kritische Distanzie-
rung von den literarisch-kiinstlerischen und weltanschaulichen. Leitbil-
dern. der Wiener und der westeuropäischen Moderne zu Beginn unseres
Jahrhunderts ein. Dies sehen wir am ausgeprägtesten bei Miroslav Krleia.
In seinem Zeitbuch Evropa danas" von 1935 betont er die Auswirkungen
der Wiener Sezession auf die moderne kroatische Literatur und Kunst ala
entscheidend und negativ. 6

Vor allem aber wird von KrIda der Fall Hermann Bahr als typisch
fiir die innere charakterliche Haltlosigkeit und Unehrlichkeit einer ganzen
europaischen intellektuellen Generation angesehen, stellt Josef Matl in
seinem Artikel tiber Wien und die Literatur und Kunststriimungen
abschlieBend fest. 7

Wenn auch die serbische literarisch-kiinstlerische Erneuerung zur
Moderne von den in Paris um die Jahrhundertwendestudierenden Serben
(Bogdan Popovi6, Jovan DACié, Milan Rakid u.a.) getragen wurde, so
findet sich unter den Pionieren dieser Erneuerung im Sinne einer neuen
individualistisch-aristokratisch-nietzscheanischen Asthetik auch eine so
bedeutende Persönlichkeit des serbischen gesitigen Lebens wie Milan.
CuiCin (1880-1961), der in Wien Germanistik studiert und abgeschlossen
hat. Er war auch der Herausgeber der einflußreichen Zeitschrift Nova
Evropa", hat Me-Alm-0-6 im europäischen Raum bekannt gemacht und seine
Lyrik weist sowohl im Motivischen als auch im Stilistischen die neuen

Vgl. Europa donas, 1925, Biblioteka aktualinih knjiga, Zagreb, S. 153 161.
7 Josef Matl : op. cit., S. 389.
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Tendenzen und den neuen Stil auf, den er mit dem ästhetischen Erleben
der Wiener Moderne in sich aufgenommen hatte.

Die fruchtbaren
Anreguncrben

der Wiener Moderne haben sich aber
nicht nur auf die Slovenen, Kroaten und Serben beschränkt, sondern
wirkten auch stark bei den Bulgaren weiter. Hier ware zunächst Pea°
Slavejkov zu nennen, der erste europäisch bedeutsame bulgarische Dieh-
ter, der in seiner Auswahl aus deutschen Dichtern Nemski poeti", 1911,
neben Lenau vor allem auf die Bedeutung von Hugo von Hofmannsthal
hinweist.

Auffallend in der bulgarishen literarischen Moderne zu Beginn unse-
res Jahrhunderts ist jedoch das starke und dauernde Interesse und die
starke Strahlungswirkung Arthur Sclmitzlers. ,Die Ausstrahlung und die
Aufnahme Arthur Schnitzlers bei uns ist besondérs interessant" schnqbt
St. Stani-Tv ,Er ist nach Stefan Zweig am meisten iibersetzt worden.
In der Zeit von '1900 bis 1938 sind tiber 35 seiner Erzählungen in verschie-
denen Zeitschriften erschienen, iiber 25 Novellen, Erzählungen, Romane
und Drarnen als Einzelpublikationen. Sein Drama Liebelei" wurde im
Jahre 1957 im Volkstheater ftir die Jugend mit Erfolg aufgefiihrt. Wie rege
das Interesse fiir Arthur Schnitzler war, bezeugen auch die 45 Rezenkio-
nen, Theaterkritiken, Notizen fiber sein Leben und Schaffen, die in verschie-
denen Zeitscluiften veröffentlicht wurden". 8

Auch ina Zusammenhang mit Trajanov wird burner wieder auf seine
enge Verflechtung und Mittlerrolle mit der Wiener Moderne hingewiesen.
.Aus Trajanovs Biographie wissen wir, dal3 er lange in Wien gelebt und dolt
studiert hat. Als Trajanov 1900 zum Studium nach Wien kam, hatto die
Moderne dort

lanabst
ihren Zenit erreicht. Das Kaffeehaus Griensteidl,

der bevorzugte Treffpunkt, war bereits abgerissen, die programmatischen
Schriften Bahrs waren bereits Gemeingut, und der lose Zusammenschluß
Gleichgesinnter zeigte deutliche Auflösungserscheinungen. Aber auf Tra-
janov hat der hinter den Kulissen bereits bröckelnde Glanz der Habsbur-
ger Metropole, ihre pulsierende Kulturszene trotzdem immer noch
waltigend gewukt. Er beschreibt seine Gefiihle mit den.Worten : Damals
lebte ich wie in einem Traumland. Tagstiber ging ich, so weit ich konnte,
Ineinen Studien nach, abends aber und in der Nacht war ich wie in einer
Marchenwelt". 9 Obwohl Trajanov von einem ganz anderen kulturellen
Hintergrund creprägt ist, verspiirt er eine Wahlverwandtschaft zur Wiener
Moderne undbleibt viele Jahre dem deutschen Kulturkreis fest verhaftet.
Aufgrund seiner ganzen Entwicklung ist und bleibt er bikulturell, verleug-
net dabei aber nie seine Wurzeln, was seine häufigen Reisen nach Bulga-
rien und die Kriegsteilnahme als Freiwilliger belegen.

Vor allem aber kommt diese Affinität zum deutschen Kulturkreis
in seiner Dichtung zum Ausdruck. Er verwendete zwar ausschlialich
seine Muttersprache und blieb trotz dieser Nähe zur westeuropäischen
Dichtungoriginell und wußte die empfangenen Anregungen im Rahme.n
der bulgarisc.hen Literatur entsprechend umzusetzen. Als Begröndung

8 Stanaev : Osterreichisch-bulgarische Lileraturbeziehungen, in: Osterreichische Osthette,
3 Jg, (1961) S. 43 49. Vgl. auch : Alutafdschieva : Arthur Schnitzler in Bulgarien.

9 Vgl. S. Manolowa-Ungerer : Erinnerungen an Theodor Trajanoo, im Bulgarische
Jain Micher 1, 1968, S. 362.
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daftir ktinnte man zweifellos Reinhard Lauers Hinweis auf die stärkere
Bindung der Moderne in Siidosteuropa an das nationale IVIilieu und den
historisehen Moment anbieten.1°

rber Trajanovs persönliche Kontakte zur Wiener Szene machen Vera
Balabanova und sein Sohn, Arsen Trajanov, einige Angaben. Es Konen
nicht nur Begegnungen mit Schnitzler, Hofmannsthal, Rilke, Wildgans
u.a. stattgefunden haben, sondern sogar Briefe gewechselt worden sein.
Direkte Anklänge an diese Vorbilder sind im allgemeinen jedoch nur
schwer zu erfassen und zeigen sich gewöhnlich nur in kleinen Details. So
erinnern zweifellos der schwarze Pilger, der gezähinte Panther, die
schwarze Blume" u.ä. an Bilder -von Baudelaire oder Rilke. Durch die
Tatsache, da13 Trajanov init der deutschen Literatur seiner Zeit und spe-
ziell mit der Wiener Moderne sehr gut vertraut war und sogar ein Teil von
ihr war, hat er auch in Bulgarien eine ffilirende Rolle in der Entwicklun,g
der bulgarischen Moderne und bei der Vermittlung deutscher Literatur
iibernehmen können.

Wenn also die Literatur und bildende Kunst der Slovenen, Kroaten,
Serben und Bulgaren seit Beginn unseres Jahrhunderts motivisch und
stilistisch reicher, farbiger und nuancierter geworden sind und europäisches
Niveau erreicht haben, so ist das zum guten Teìl auch eine Folge der die
Schaffenskräfte aktivierenden Anregungen und Vorbilder aus dein ange-
reicherten Wiener Kulturboden. Anderseits haben die Dichter, Kiinstler
und Kritiker un siidosteuropäischen Raum durch ihre aktive Mitarbeit
am Wiener literarischkiinstlerischen Schaffen mit dazu beigetragen, daß
Wien in dieser Zeit im eigentliehen Sinne des Wortes ein Focus der lite-
rarisch-kiinstlerischen Shaffenspotenz der Völker des Donauraumes
geworden ist.

O vgl. R. Lauer : Dude und Malos. Dve programske pesme jugoslovenskog modernizma,
in : P. Palavestra (I Irsg.) : Srpski Modernizan), Belgrad 1985, S. 301 312.

11 Allerdings gibt es daftir, je Klaus Steinke in seinem Fleitrag betont, bisher keine
Belege in den Briefwechseln oder Erinnerungen der Genannten. Vielleicht fiirdert die gezielte
Suche in den betreffenden Nachlassen noch einiges zutage, wenn die fraglichen Begegnungen
nicht nur fliichtig und oberfliichlich genesen sind. Vgl. Klaus Steinke : Teodor Trajanov Dich-
terz wischenzwei Kulturen,in : Die Moderne in den Literaturen Stidosteuropas 1-Irsg. von R. Lauer,
Miinchen 1991, S. 121. Zu diesem Thema s.a. Emilija Stajceva : Teodor Trajanov und die
Wiener Moderne. In Miscellana Bulgarica 7 (1989) S. 39-48.
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CONTRIBUTO DI UN MERCANTE GENOVESE ALLA
CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI PSICHIATRICHE

NEL SECOLO XVI

P. F. PELOSO
(Genova)

Una delle prime descrizioni di un luogo specificatamente deputato
alla cura e custodia dei folli risale alla relazione scritta dal mercante geno-
vese Giovanni Antonio Menavino di Voltri, schiavo a Constantonopoli
presso la corte del Gran Turco nei 'mina anni del XVI secolo, data alle
stampe a Venezia dalla ti1 ografia di Vincenzo Valgrisi nel 1548 col titolo
I cirque libri della legge,religiore, et 'cita de' Turchi el delta Corte, & d'alcure
pare del Gran Turco 1. In appendice all'opera furono aggiunte altre notizie
attinenti i costumi dei tur chi, intitolate Una prophetia de' 111-ahomettani
et la miseria de' prigioni, et de' christiani, che vivono sotto'l Gran Turco, &
altre cose turchesche, non piu vedute, dedicate dall'autore, Bartolomeo
Giorgievits, che fu loro prigioniero per tredici anni, a Otto di Valtpurg,
vescovo d'Augusta, e tradotte da Lodo -% ico pernenichi. Di tre anni poste-
riore è l'edizione fiorentina della stessa opera, che reca il titolo I costzuni
el la vita de Turchi di Gio : Antonio 111enatizzo Genovese da Vultri, con una
prophetia & altre cose turchesche, edita dalla tipografia Torrentino di Firenze
nel NIDLI2.

La relazione, che il mercante gcnovese riferisce d'aver redatto « non
come erudito scrittor e, ma come fedele interprete, overo raccontatore delle
cose vedute, & imparate dedicata al re di Francia, « deliberatone di
far la impresa contra il nostro commune inimico Tinco *, durante il reg,no
di Selim I, e tesa ad incitare ii sovrano ciistiano a far vendetta dei torti
subiti dalla cribtianith ad opera del sultano ottoman° e ad offrirgli una
testimoniaza diretta, essendo stato schiavo del padre di lui & di lui mede-
bimo molti anni, da fanciullo allevato nelle piu intime & -secrete parti
(dirò cosi) della sua, casa ».

1 'Le citazioni della presente memoria fanno riferimento all'edizione veneziana del 1548.
2 G. W. Henry cita, con annotazione errata, l'edizione fiorentina del 1551 dell'opera,

come una tra le prime testimonianze di un tentativo di approccio istituzionale alla follia (cfr. :
G. W. Henry, Osperiali per malattie mentati, in : G. Zilboorg e G. W. Henry, The History of
Medical Psycholagy, New Yorl Norton, 1941 ; trad. it., Storia della Psichiatria, Milano, Fel-
trinelli, 1963, p. 500).

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 1-2, p. 137-144, Bucarest, 1993
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L'intenzione vendicativa e l'odio per i padroni ottomani solio del
resto più di una volta ribaditi, guando il Menavino ammonisce :

« accio che discoperti i loro ordini, qualcuno di rompergli
prenda ardimento, & dia loro punitione di si malvagia vita :
di che tanta gioia prenderei, quanta prendo noia, che cosi
ne vada impunito » 3.

Tuttavia, nel carattere divertito e pittoresco della descrizione di certi
costumi, come il matrimonio, in quello ammirato e stupito della rappre-
sentazione della grandiosita di certe costruzioni, organizzazioni, ricchezze,

delle istituzioni ospedaliere, l'odio per il nemico sembra lasciar spazio
ad una ammirata ed infantile shnpatia in qualche modo maturata negli
anni, simpatia riscontrabile anche in una eerta partigianeria, dello schiavo
genovese nel descrivere le vicende dinastiche degli ottomani e le congiure
di corte, con un'assoluta antipatia per Selim I ed una certa benevolenza,
al contrario, per i suoi nemici, e, in particolare, per suo padre Bajazet.

L'impero ottomano aveva raggiunto con Maometto II il Conquista-
tore, proprio in quegli anni, un periodo di massima potenza ed espansione;
dopo la conquista di Constantinopoli (29 maggio 1453) 4, avvenuta nono-
stante la strenua difesa dei cittadini e dei pochi cristiani accorsi, al comando
dell'imperatore Constantino XII Paleologo e del genovese Giovanni
Giustiniani Longo, il cui comportamento, dopo che le gravi ferite riporta,te
lo avevano costretto ad abbandonare il campo, gia oggetto di discussioni

acense, è stato soltanto reeentemente rivalutato 5.
Dai dati riferiti è possibile collocare gli accadimenti descritti dal

mercante genovese a cavaliere tra il regno (1481-1512) di Bajazet II
(Sultan Paiaxit nel testo), figlio di Maoinetto II, e quello (1512-1520)
di suo figlio Selim I, il futuro conquistatore dell'Egitto, guando le flotte
turche contrastavano alle navi cristiane il controllo del Mediterraneo .6;
phi precisamente, facendo perno sul 1514, anno della battaglia di Tscial-
diran, è possibile datarli tra il 1504 e il 1514.

Il giovane Menavino, a quanto racconta, era partito appena dodi-
cenne in compagnia del padre a bordo di una nave genovese diretta per
commercio a Venezia. Al largo della Corsica, l'imbarcazione fu raggiunta
da tre navi turehe, al comando del corsaro Chiamalli ; ne seguí una furi-
bonda battaglia, durante la quale i turchi tentarono per tre volte l'arrem-
baggio e furono per altrettante volte respinti, finehé si decisero a lan-
ciare il fuoco sulla tolda della nave cristiana, costringendo cosi gli oceu-

3 G. A. Mcnavino, I cingue libri delta legge, religione, et Dita de' Turchi, el della corte,
d'alcune guerre del Gran Turco, Venezia, Tip. V. Valgrisi, 1548, lib. IV, p. 108; G. A. Mena-

vino, / costunii et la vita de Turchi, Firenze, Tip. Torrentino, 1551, lib. IV, p. 107.
4 A. Pertusi, La caduta di Costantinopoli, Testi (a cura di), 2 voll., Verona, A. Monda-

dori, 1976; G. Pistarino, Note &le fonti sulla caduta di Costantinopoli, in : s Atti della Accadcmia
Ligure di Scienze e Lettere s, Genova, XL, 1983, Pavia, Tipogr. Fusi, 1984, pp. 276 286.

5 L. Balletto, Giovanni Giustiniani Longo pirata genovese del XV secolo, in : s Atti della
Accademia Ligure di Scienze e Lettere ), Genova, XL, 1983, Pavia, Tipogr. Fusi, 1984, pp.
287 292; A. Roccatagliata, Da Bisanzio a Chio nel 1453, in: Miscellanea di storia italiana

mediterranea per Nino Lamboglia ,, Genova, 1982, pp. 383 408; G. Olgiati, Genovesi alta
conquista di Constantino poli, in: Atti della Accademia Ligure di Scienze e Lettere o, Genova,
XLVI, 1989, Pavia, Tipogr. Fusi, 1990, pp. 492 503.

F. Babinger, Mahomet II el son temps (1432 1481). La grande peur du monde au
tramont de l'histoire, Paris, Payot, 1954; De Salaberry, Storia dell' Impero 011omano dalla sua
fondazione sino alta pace di Jass y nel MDCCXC II, Milano, Bettoni, 1821.
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panti a cercare scampo in mare. Il ragazzo, ripescato e fatto prigioniero,
fu coudotto a Modone, in Morea (l'odierno Peloponneso), dove riusei ad
incontrare il padre, e fu quindi donato al sultano Bajazet II, per essere
ammesso alla sua corte. Della vita alla corte di Bajazet ricorda episodi
anche simpatici, come l'ilarità che colse tutti gli astanti guando, al primo
pranzo, risolse il problema della mancanza di seggiole, all'uso turco, seden-
dosi sui gradini, e lo stupore che suscitò il fatto che lui e un coetaneo,
nel gruppo dei ragazzi catturati, sapessero già leggere e scrivere. Ii giovane
Menavino ebbe ancéra un secondo incontro, favorito dall'intercessione
delle donne del Serraglio, col padre che, venduto schiavo in Anatolia,,
sarebbe poi stato riscattato da un compatriota, a Pera, l'antica colonia
genovese, nella quale le attivith mercantili ed economiche della Repubblica
in Oriente continuaron() a fiorire, grazie anche ad una complessa situazione
giuridica, secondo quanto è stato documentato 7, anche dopo la caduta di
Constantinopoli, almeno sino al 1490.

Il Menavino rimase per einque anni a studiare il « turchesco » e
gli usi e costumi dei turchi, vivendo anche a diretto contatto col Gran

1 CINC,. 1.1101
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RELIGIONE,ET VITAr Trnfill PT nr d

Corte, & d'alcunc guirre dr) Gran Turco:
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Frontespizi delle edizioni eneziana (1548) e florentina (1551) dell'o pera di G. M.
Menavino

7 A. Roccatagliata, Notai genovesi in Oltremare. Alti rogati a Pera e Mitilene, vol. I,
Pera ( 140.8 1430), e vol. II, Mitilene ( 1454 ,-1460), Collana storica di fonti e studi diretta da
G. Pistarino, 34 (1 2), Genova, 1982; G. Pistarino, Tra i genovesi dell'oriente turco dal tramonto
del medioevo al primo lempo dell'ela moderna, in : s Atti del l'Accademia Ligure di Scienze e
Lettere s, Genova, XLIII, 1986, Pa\ ia, Tipogr. Fusi, 1988, pp. 200 212 ; J. Paviot, G4nes
el les turcs ( 1444, 14.53) sa de fense contre les accusations d'une entente, in : La Noria dei Geno-
vesi, Atti del convcgno di Rtudi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova,
Genova, 7 10 giugno 1988, Genova, 1989, vol. IX, pp. 129 137 ; D. Jacoby, Les Genois
dans l'Empire byzardin : ciloyens, sujels el proligés ( 1261-1453), in : La Sloria dei Genovesi,
Atti del tonvegno di studi sui ceti dirigehti nelle istituzioni della Republica di Genova,
Genova, 7 10 giugno 1988, Genova, 1989, vol. IX, pp. 245 284; G. Pistarino, La caduta di
Constantino poli : da Pera genovese a Galata turca, in : G. Pistarino, Genovesi d'Oriente, Civico
Istituto Colombiano. Studi e Testi : 14, Genova, 1990, pp. 281 382.
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Turco e trovandosi poi tra i cinque paggi destinati a seguire il sultano al
momento della fuga e ad assistere, quasi direttam.ente, al suo presunto
avvelenamento (del quale appare profondamente convinto), ad opera
del figlio.

Sotto il regno di Selim I il destino del genovese dovette cambiare
in peggio, in quanto nei due successivi riferimenti autobiografici lo tro-
viamo nell'armata del sultano, prima contro il fratello Corcuth e poi contr.°
il nipote Solimano, che aveva, trovato protezione presso Ismail, il sophi
di Persia amico di Bajazet, contrapposto a Selim da questioni dinasticlie
e religiose. Proprio profittando della confusione segulta alla rotta di Selim I
dopo la battaglia contro i sophi nella valle di Tscialdiran nel 1514 ed- ai
gravi disordini interni che a questa avevano fatto séguito, lo schiavo
genovese si sarebbe dato alla fuga, toccando Trebisonda, Andrianopoli,
Salonicco, Scio, e, infine, im.barcandosi di qui su navi cristiane alla volta
dell'Italia

« poi d'indi partendomi, me ne venni d'una in un'altra terra
nella nostra Italia. La dove primierarnente mi prese disio
rivedere la mia patria, chiamata Vultri, dove trovai ii mio
diletto padre ; & la mia cara madre, ma pensando che io
fussi morto, 6 che mai ritornar non dovessi, erano tutti poi
di maraviglia pieni ; & come se nuovamente di me havessero
fatto acquisto, piangendo per soverchia allegrezza, m'erano
tutti attorno, i quali abbracciai, & basciai teneramente,
percioche dieci anni erano, che non pur non m'havevan veduto,
ma ne ancho sannta di me novella alcuna » 8.
Tra le descrizioni delle istituzioni turchesche, interessano in parti-

colare quelle trattate nel capitolo del II libro, intitolato Delle chiese, hospi-
tali et religioni de' Turehi et modo di ministrar giustitia. Iti esso si descrivono
due ospedali maggiori, l'edificazione dei quali è attribuita rispettivamente
a Mahomet II e Bajazet II, e quattro minori eretti ad opera di dignitari.
Gli ospedali, le cui caratteristiche e il cui carattere promiscuo ricordano
quelli coevi della cristianità del Mediterraneo accolgono forestieri, con
schiavi e cavalli, per tre giorni, mentre

« sotto l'altra parte vi sono ordinati i letti per tutti gli amma-
lati ; & quivi con gran diligentia (non altrimente che se fussero
nelle proprie case), procurano loro salute, & quando sono guariti,
gli mandano alle loro stanze. Dall'altra parte vi sono i letti
per li leprosi, non con minor carita governati, che i sopraddetti ;
anzi tanto pia, quanto ne sono piu bisognosi, & vie piu di compa-
ssione degni ; & questi dimorano quivi, quanto 6 di loro pro-
pria volontà. Hora sonovi anchora spetiarie, & rnedici, & altri
alloggiamenti di sacerdoti, deputati al governo di tali in-
fermi »18.

8 G. A. Menavino, I cinque libri... cit., lib. V, pp. 180 181; G. A. Menavino, I costumi
lavita... cit., lib. V, p. 182.

9 Gassiano [Carpaneto] da Langasco, Pammalone : cinque secoli di vita ospedatiera,
Genova, Ospedali civili, 1953.

" G. A. Menavino, I cinque libri... cit., lib. II, p. 49; G. A. Menavino,
vita... cit., lib. II, p. 45.

I costumi et la
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Colpisce anche a fronte della promiscuia dei bisogni soddisfatti
dall'ospedale, pur in presenza di una certa organizzazione dello spazio
interno, dal semplice alloggio, alla cura e addirittura all'assistenza della
malattia considerata incurabile la descrizione del luogo deputato
4 castigo dei matti », che troviamo al capitolo VIII del III libro, Del vivere,
et ordini del Serraglio del Gran Turco, curiosamente súbito prima dell'inizio
dell'esposizione di quell'immenso apparato di potere che è la corte. del
Gran Turco. Tale descrizione fa infatti della relazione del Menavino, tra
le moltissime cronache di cristiani (ambasciatori, mercanti, schiavi) di
quegli stessi anni, un documento fondamentale per la storia della psi-
,chiatria.

« Di un cerio luogo aiamato Timarahane 11, dove si castigano
matti.
Fece fare Sultan Paiaxit un luogo nella citta di Constan-
ti[no]poli, dove si dovessero menare i pazzi, accioche non andas-
sero per la citta, facendo pazzie. Questo è fatto A modo d'uno
hospitale ; dove sono intorno A, cento cinquanta guardiani in
loro custodia, & sonovi medicine, & altre cose per loro bisogni ;
& i detti guardiani vanno per la citta con bastoni, cercando i
matti, & guando ne troyano alcuno, lo incatenano per il collo
con cathene di ferro, & per le mani, & à suono di bastoni lo
menano al detto luogo, & quivi gli mettono una cathena al collo
assai maggiore, la quale è posta nel muro, & viene sopra del
letto ; talmente che nel letto per il collo tutti gli tengono inca-
thenati ; & ve ne saranno per ordine, lontano l'uno dall'altro, da
quaranta ; i quali per piacere di quei della citta molte yolte
sono visitati ; ma di continuo i guardiani loro stanno appresso
col bastone accanto : per cio che non essendovi, guastano i
letti, & traggonsi le tavole l'uno all'altro ; & venuta l'hora del
mangiare, i guardiani gli vanno essaminando tutti per ordine,
& trovando alcuno, che non istia in buon proposito, crudelmente
lo battono ; & se A, caso troyano alcuno, che non faccia piu pazzie,
gli hanno miglior cura, che A, gli altri »12.
G. W. Henry, nel capitolo suLle istituzioni psichiatriche della classica

()pera sulla Storia della Psichiatria da lui redatta in collaborazione con G.
Zilboorg 13, ricorda come primi esempi di tali istituzioni il « morotrofio »,
o asilo dei lunatici, appunto di pisanzio, ed una simile a Gerusalemme,
del IV secolo d.C.. La cura dei folli rientra tra i c6mpiti del monaco nella
Regola di San Gerolamo, del VI secolo, mentre in ambiente arabo ebbero
diffusione case di cura, come quelle di Fez nel VII secolo, del Cairo

secolo e la « Casa di Grazia » (Dal Almeraphtan ) di Baghdad,
nella quale si ha notizia nel XII secolo di un carico catamnestico alla
dhnissione. Al Cairo trovavano impiego, nel XIII secolo, la musica e la
narazzione di storie come ipnotici e la musica ed il teatro come strumenti
d'intrattenimento, e prestavano servizio rnedici. Contemporaneamente in

1/ In lingua turca con questo termine è indicato il Manicomio.
12 G. A. Menavino, I cinque libri. . . cit., lib. III, pp. 89 90; G. A. Menavino, I coslunti

el la vila. . cit., lib. III, pp. 87 88.
la G. W. Henry, Ospedali. . cit., pp. 496 497 e 516 517.
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Europa si diffuse la fama di reliquari destinati alla guarigione, e più tardi
alla custodia, dei folli ; tra questi rimase celeberrimo fino a tutto il XTX-
secolo quello di Gheel in Belgio. A Gheel avrebbe avuto luogo, secondo
la leggenda, il martirio di Dymphna, un' irlandese convertitasi al cristia-
nesimo, fatta decapitare dal padre 14 ; l'atto crudele e cruento avrebbe
impressionato a tal segno alcuni lunatici che ne erano stati testimoni da.
far recuperare loro la ragione. Questo fatto parve miracoloso e da allora
Dymphna fu ritenuta la patrona di tutti gli alienati, e Gheel si avviò
a diventare luogo di pellegrinaggio, e poi di custodia e adozione in fami-
glie contadine, e di cura. Prosegue Henry :

u Attorno al 1200 fu eretta sul posto una chiesa, nella quale
vennero esposti i resti della santa e varie reliquie sacre. Accanto
alla chiesa vi era una casa poveramente illuminata, affidata
alla custodia di due vecehie donne. Ivi erano confinati i luna-
tici, e i più violenti erano tenuti in catene. Il processo di cura
durava nove giorni e per quei pazienti che non erano in grado
di partecipare alle cerimonie, veniva impiegato un sostituto.
Allo scopo di ottenere la guarigione, i sacerdoti, i lunatici e i
loro infermieri facevano processioni giornaliere lungo le navate
della chiesa, cantando e pregando, e passavano nove volte,
strisciando sulle ginocchia, sopra la tomba di Santa Dym-
phna » 15.
Nene note pubblicate sulla sua breve visita a Gheel, durata qua-

rantott'ore, nonostante il parroco del Illogo fosse u étonné qu'on attachat
tant d'importance à cette antique institution », Esquirol lamentò il carat-
tere imperfetto dei commenti sulla singolare esperienza, opera per lo più
di autori che non ne avevano conosciuto di persona la realtà. Nel racconto
dello psichiatra francese, balzano súbito agli occhi i limiti che consenti-
vano la realizzazione dell'esperimento : catene di contenzione attaccate
ai muri in quasi ogni casa, carattere aleatorio dei compensi, proibizione
ai folli di aggirarsi la notte, interdizione di certi luoghi, reclusione al
domicilio nelle acuzie, piena libertà lirnitata a un quarto degli ospiti ; il
giudizio fu comunque, tutto sommato, favorevole 16. Di istituzioni per la
cura dei folli a Metz si ha notizia a partire dal IX secolo, ed altre istitu-
zioni prevalentemente segregative si ebbero a Zurigo, alla fine del XII
secolo, vicino a Danzica, a Londra, nei pressi della Torre e al Bethlehm
Hospital, a Norimberga e a Roma, alla Pazzarella, nel XIV secolo. DaI
XV secolo si annovera un gran numero di ricoveri in Spagna : a Valenza,
Saragozza, Valladolid, Toledo, Granada. E' infine del XVI secolo la
descrizione, in ambiente turco, del Suleimanie, nel quale centocinquanta
persone si oceupavano di venti alienati, ed avevano a disposizione, oltre

14 Secondo la trad,izione a Gheel sarebbe fuggita Dymphna, figlia di un re irlandese,
dopo essersi convertita al cristianesimo grazie a un prete di nome Geburnus. n padre, adirato
per la sua conversione e ancor più per la fuga, l'insegui e, scoperto il luogo ove i due fugglaschi
si erano rifugiati, incapace di riconquistarsi l'affetto della figlia e di farle rinnegare il cristia-
nesimo, li fece giustiziare.

35 G. W. Henry, Ospedali. .. cit., pp. 496 497.
15 E. Esquirol, Notice sur le Village de Gheel, in: E. Esquirol, Des maladies mentales

considerées sous les rapports médica!, hugiénigue el médico-legal, Bruxelles, Mane, 1858, Tome I,
11 partie, pp. 293 300.
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agli stessi strumenti eontenitivi descritti dal mercante genovese, bagni
a vapore, vivande, musici e giocolieri per l'intrattenimento, assistenza
medica e religiosa. Lo stesso XVI secolo fu anche in Europa il tempo della
Narrensehiff, con il suo carico di disperata distanza e allegoria, ma
anche del diffondeni delle prime case dei folli ricordate da Foucault ",
lo Chdtelet di Melun, la Tour au Pons di Caen, i Narrturmer tedesehi.

Nei suoi tratti essenziali e robusti di testimone occasionale e cro-
nista distinteressato, il Menayino ci offre assai più che una narrazione
delle cose osservate Timarahane si anima straordinariamente nelle
dinamiche che legano tra loro spazio interno e spazio esterno, istanze
curative ed organizzative, sorveglianti e sorvegliati, e pub essere colto
come rnetafora efficacemente attuale dell'operare in psichiatria. In primo
luogo, lo spazio psichiatrico, sia esso il Tiniarallane, il Manicomio, o il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 18,è comunque uno spazio defi-
nito come separato dal resto del/a eitth, per la quale non è consentito
andare facendo pazzie », e sulla quale l'istituzione getta la sua ombra
giacché, come è detto oltre, i guardiani « yanno per la citta con bastoni,
cercando i matti, & quando ne trovano alcuno, lo ineatenano per il collo
con eathene di ferro, & per le mani, e a suono di bastoni lo menano al
detto luogo », oscuro e ben definito, destinato alla custodia del pertur-
bante, del disordinato, del pericolosamente indialogabile.

« Per piacere di quelli della citta molte volte sono visitati », e il
Timarahane diventa allora il luogo dell'esibizione del diverso, consentendo
agli abitanti di Constantinopoli il gusto della perturbante esperienza
dell'altro, dell'arcano, del freak, che gli europei ritrovavano nell'interesse
del Rinaschnento per il misterioso sapere della follia, insieme esibita
con umanistiea curiosith e gih nascosta e vincolata (fisicamente) ad un'asso-
luta e rassicurante oggettivith nello spazio chins° e trasparente dell'inter-
namento, avrebbero reincontrato nelle isteriche mercenarie di Charcot,
e da sempre cercavano nel curioso e tragico milenario spettacolo del

circo », magistralmente rappresentato dal regista Tod Browning
(1882-1944) nel film Freaks (U.S., 1932), interpretato da Wallache Ford 19,
« un campionario di autentici mostri umani sullo sfondo di un circo eques-
tre, dove si svolge una storia d'amore dai risvolti raccapriceianti »2°,
« un inno alla mostruosith innocente e alla normalith colpevole » 21, tratto
dal romanzo Spurs di Clarence Aaron Tod Robbins ed « entrato di diritto
nella storia del cinema, divenendo uno dei capisaldi del genere horror ».
Il paradigma sul quale è costruito il Timaraltane è quello sanitario : su
questo, poi, sarebbero state fondate la professione psichiatrica e le isti-

17 M. Foucault, Storia della Nita nell'eld classica, Paris, Gallimard, 1963 ; Milano,
Rizzoli, 1963.

18 Reparto dell'Ospedale civile previsto dal Servizio sanitario nazionale per l'emergenza
psichiatrica.

FilmLexicon degli autori e delle opere, Roma, Ediz. del Bianco e Nero, 1958, vol. I,
p. 962; The Oxford Companion lo Film, edited by L. A. Bawden, London, Oxford University
Press, 1976, p. 268; G. Rondolino, Storia del cinema, Torino, U.T.E.T., 1977, vol. 2, p. 216;
F. Di Giammatteo, Dizionario universale del cinema, Roma, Editori Riuniti, 1984, vol. 1,
.pp. 389 390.

2° G. Rondolino, Storia ... cit., vol. 2, p. 216.
21 F. Di Giammatteo, Dizionario... cit., p. 390.
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tuzioni nelle quali è esercitata (« questo è fatto a modo di uno hospitale ») ;
ma in quest'ospedale « sonavi medicine, & altre cose per loro bisogni »,
testimonianze di un intento curativo sul quale sarebbe interessante poter
dispone di maggiori informazioni, mai vi « sono intorno A, cento cin-
quanta guardiani in loro custodia », oltre a catene e bastoni è stato
del resto ricordato in un recente contributo 22 come, un secolo dopo,
durante l'epidemia di peste del 1656, anche a Genova il bastone rappre-
sentasse la prima risposta alla follia in un caso di delirio di veneficio
che consentono di collocare fin da quei suoi lontani albori l'intervento
psichiatrico al crocevia tra mondo della cura e mondo del controllo e
della punizione, dove necessariamente avrebbe serapre sostato. La forza-
tura rappresentata dalla costrizione della psichiatria al paradigma sani-
tario è del resto colta efficacemente nel « letto », al quale, nel manicomio
come nel Seryizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Pidentith del paziente
è vincolata in modo artificioso, alla ricerca, attraverso la pòsizione declive
(il « divano » diventa in psicoanalisi efficace strumento di regressione,
totale dipendenza, limitatamente, ben inteso, in quel caso, allo spazio
contrattato e definito del setting ), di una metafora profonda e fastidiosa
del controllo sul corpo (« gli mettono una cathena al collo assai maggiore,
la quale è posta nel muro, & viene sopra del letto ; talmente che nel letto
per il collo tutti gli tengono incathenati »). D'altr'onde, proprio lo statuto
ambiguo dell' esperienza della follia impedisce da súbito la riduzione
penitenziaria dell'approccio, che pure transpare perché, mentre agli
altri ammalati, e persino ai lebbrosi, sono destinati salute, carith, guari-
gione, il Timarahane è per il mercante genovese il luogo ove ai matti 6
riservato il « castigo », prima che l'applicazone di medicine, nell' espe-
rienza istituzionale della follia della quale il Menavino è testimone, il folle
si trova nel punto a metà, strada tra cura medica e riprovazione morale,
da dove non lo smuoverà neppure la troppo esaltata « liberazione » operata
da Pinel alla Salpetrière 23.

Un ulteriore elemento che sarebbe ricorso nell'analisi delle istitu-
zioni, ed è adombrato da Menavino, è rappresentato dalla gerarchia tra
i pazienti, fatta già in quel momento, nel quale tutto potrebbe sembrar
ridotto alla brutale repressione ed immobilità della catena e del bastone,
del complesso e mal definito gioco ricattatorio di castighi e privilegt che
rappresenta il tessuto connettivo che rende dall'interno viva e peculiare
ciascuna istituzione 24; alle follie rispondono le botte dei guardiani, che
invece, « se a caso troyano alcuno, che non faccia piu pazzie, gli hanno
miglior cura, che b., gli altri ».

22 P. F. Peloso, Disturbi delta condotta alimentare : approccio medico e attitudine psicote-
rap ica in c4ue casi clinici del XVII secolo, in : Atti della Accademia Ligure di Scienze e Lettere »,
Genova, XLVIII, 1991, Gcnova, Pantograf, 1992.

23 G. Swain, Soggetto e !billa. Pinel e la nascita della psichiatria moderna. Torino, Centro
Scientifico Torinese, 1963.

24 E. Goffman, Asylums. Le istiluzioni totali, Torino, G. Einaudi ed., 1968.
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L'INSTALLATION DES FIDÈLES DANS L'ÉGLISE
EXEMPLES SUD-EST EunoPÉENs

PAUL HENRI STAHL
(Paris)

Dans une église peu fréquentée il est facile de trouver une place,
chacun s'installe là où il le desire. Aucune règle évidente ne régit cette
installation ; les critères d'ordre social s'estompent et même ceux lies au
culte perdent leur importance. Cette situation étant rare par le passé,
c'est le contraire qui se présentait le plus souvent ; dans des eglises pleines
on trouvait difficilement une place. Les critères sociaux et en même temps
ceux lies à la notion de sacré interviennent ; on voit fonctionner un double
système de structures, cele sacrée du monument et celle sociale du groupe
des fidèles. Le theme, peu étudié, mérite une attention soutenue car il
met en evidence clairement les principes qui régissent l'organisation struc-
turelle de l'espace intérieur d'une église.

Une competition s'installe qui porte sur l'ensemble des choses bees
au culte : Nicolae Iorga i publie à cet égard des documents significatifs.
Ainsi, dans la ville de Sibiu, en Transylvanie, les marchands de la vine
font appel en 1753 aux autorités pour intervenir et decider comment doi-
vent aller les femmes 1 l'église. II fallait fixer l'ordre dans lequel elles
embrassent les Evangiles, les icônes, re9aivent le pain bénit, s'installent
au balcon à Pétage ou au rez-de-chaussée. « Car il y a eu toujours beau-
coup de disputes entre elles, et dans Peglise et à l'extérieur et il y a eu des
échanges de mots durs. Et nous établissons done qui ira d'abord et qui
ira ensuite » (suivent les noms de 19 femmes). Les arguments qui &ter-
minent ici les règles d'installation ou de participation au rituel tiennent
compte du sexe, de Pftge, du fait d'être mariée, de Pancienneté du mariage,
de la raise au monde d'enfants.

Tout aussi Apre devient la dispute sur les places assises ; dans un
village roumain de Transylvanie 2, dans les années trente, l'église est répa-
rée ; à cette occasion les stalles situées le long des parois intérieures sont
démontées. A la fin des reparations, lors de la reinstallation des stalles,
une dispute oppose les fideles, chacun désirant avoir une stalk, sa posses-
sion &ant un element honorifique. Pour regler le problème, le prêtre
rassemble les paroissiens et essaie de reconstituer les lignages des posses-
seurs de stalles avant la reparation ; on constate qu'elles appartienner t
des lignages et qu'elles se transmettent à travers les hommes. On rcconsti-

Nicolae lorga, Scrisori si inserip(ii ardelene si maramuresene, Bucarest, 1906, pp. 64 65.
2 Florea Florescu, Jilurite unei biserici din Tara Molitor, mijloc de a surprinde ieraihia

din sat Sociologie Rornaneasca *, vol. III, n° 1 3, pp. 45 47, Bucarest, 1938.

Rev. Études Sud-Est Europ., 1 2, p. 145-159, Bucarest, 1993
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tue done les arbres généalogiques, et chacun dit de qui il tient sa stalle.
On fait appel A, la mémoire des vieillards qui pre-tent serment ; les décia
rations étant contradictoires, on prête une deuxième fois serment sous le
chasuble du prétre ; les declarations changent. La discussion trouve une fin
lorsque les stalks sont vendues par le prétre au plus offrant, tout en essayant
de respecter les droits des anciens possesseurs.

A Chora, l'habitat principal de Pile d'Andros, en Mer Egéenne, les
stalks appartiennent aux femines et elles se les transmettent, la fille
ainée prenant la stalle de sa mère3; les places étant payees, la fille qui ne
veut pas payer perd son droit sur la stalle de sa mere. Des disputes Apres
opposent les femmes car posséder une stalle, surtout située dans une bonne
position, signifie qu'on a un statut social élevé. Le marguiller de l'église
s'en occupe ; il vend les stalles, les chaises aussi, moins honorables ; OD
paye une stalle 150 drahmes, une chaise 50 seulement (dans les années
soixentedix). Des critères complexes peuvent intervenir dans la réparti-
tion et la transmission des stalles lorsqu'il s'agit de monuments importants
et d'un public dont la composition sociale est complexe ; c'est par exemple
le cas de l'église patriarcale de Constantinople tel qu'il est perçu à travers
un registre de 1828 4.

Des critères plus précis apparaissent lorsqu'il s'agit d'occuper Pint&
gralité de l'espace d'une église, et lorsque le groupe des fidèles lui-mêmse
a une structure claire ; ce sont ces aspects qui constituent l'objet des pages
qui suivent.

LE PLAN DES ÉGLISES

Le plan des églises orthodoxes a comme element principal la partie
-appelée naos (ou nef ) ; ce dernier a vers l'Est une abside qui renferme le
sanctuaire et la table de l'autel. Le naos est souvent recouvert d'une vofite
lorsqu'il s'agit d'une église en bois, voilte qui représente le ciel et qui peut
étre décorée d'étoiles, du soleil, de la lune ; elle porte méme en roumain le
nom de ciel (« cer »). Lorsqu'il s'agit d'une église en pierre (ou brique), la
partie centrale de la nef peut étre surmontée d'une coupole qui, dans ce
cas, figure le ciel. On voit le visage du Christ (le Pantocrator) au centre de
la coupole, done dans sa partie la plus haute ; autour de lui le décor com-
prend le soleil, la lune, des étoiles, souvent aussi d'autres personnages
de l'iconographie celeste. La nef, sa partie centrale surtout (surmontée
ou pas par une coupole) sont par excellence sacrées ; elles sont concuren-
cées par le sanctuaire qui renferme l'autel, considéré comme le plus sacré.
Excepté les personnes qui nettoient le sanctuaire (ce sont surtout des
femmes « pardonnées )> « iertate » disent les paysans roumains, c'est-à-
dire des vieilles femmes qui n'ont plus les règles), cet espace est reserve
aux officiants et A, leurs aides (de sexe masculin). L'abside est, est séparée
du naos par l'iconostase.

A l'ouest du naos est situé le pronaos, moins sacre que le premier ;
par exemple, l'enfant est baptise ici et il a le droit de pénétrer dans le

8 Communiqué par Irini Toundassakis.
4 Marmil lo Gedeon, To dilcaion ton en tois naois slaseidion, Arheion ekklisiastikou kai

kanonikou dikaiou. Athenes, 1948.
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naos seulement après le baptème. Encore plus à l'ouest il peut y avoir un
vestibule entouré de parois, ou un parvis reconvert et entoure d'une balus-
trade, semblable à un balcon. Ce dernier est lui aussi sacré, mais ce carac-
tère est ici le moins evident. Les bougies destinées aux morts sont allu-
mées soit dans ce dernier espace, soft dans le vestibule, et, si ces deux
espaces n'existent pas, dans le pronaos ; les vivants seuls ont le droit à des
bougies allumées dans le naos.

Dans les églises catholiques il n'y a pas cette rigoureuse separation
en plusieurs espaces et la table de l'autel n'est pas séparée non plus par
un iconostase du reste de l'église.

LES FEMMES ET LES IIOMMES

Si de nos jours dans les églises surtout citadines Pordre des person-
nes est indifferent et chacun s'installe là, où il le desire, hommes et fenunes
entremélés, par le passé une règle domine ; les femmes et les homilies doivent
être separes et occuper des parties différentes de l'église. On voit couram-
ment dans des églises orthodoxes citadines surtout, les femmes à gauche
de l'église, vers le nord, et les homilies à droite, vers le sud. Il y a done
une separation par sexes qui divise en long l'église en deux parties égales.
L'installation séparée des sexes est mentionnée parfois sans indiquer quel
est l'espace occupé par chacun. Ainsi, Blanqui 5 voit en Bulgarie, A, Tatar-
bazardschick, les hommes et les femmes séparés ; Degrand 6 observe dans'
l'église cathédrale (catholique) de Shkodra (Scutari), en Albanie, « les
fidèles accroupis A, terre les hommes d'un côté, les femmes de l'autre ».

La distinction courante par le passé est celle qui place les hommes
devant, les femmes derriere ; ils peuvent alors occuper les parties devant
et derrière d'un espace unique, le naos ; ils peuvent aussi, lorsque Peglise
a un pronaos, reserver le naos aux honunes et le pronaos aux femmes. Dans
la monographie consacrée à un village roumain de Moldavie 7 on met cette
situation en relation avec la situation générale des femmes « Jadis la
femme s'adressait A, son mari en lui disant 'vous' ('bàdith', `dumneata')
et mème elle lui baisait la main ... lorsqu'ils suivaient une route ils
n'allaient pas l'un A, c6té de l'autre, mais l'homme devant, la femme derri-
ère, toujours en signe de respect, de primauté de l'homme ... et méme
dans l'église les honunes sont devant, les femmes derrière ». Parmi les
catholiques albanais, au debut du siècle, un prètre constatait les suivan-
tes : « Solo in chiesa e nelle riunioni di piacere, in occasione di nozze
o di festività, la separazibne dei sessi sussiste in' maniera assolutta
Osservo che durante gli uffici divini gli uonaini occupano sempre il posto
davanti l'altare, e le donne nella parte inferiore della chiesa » 8. En Georgie,
dans le Caucase, il y a trois siècles, Chardin, voyageur français, voyait
que dans les petites eglises, parmi les femmes « il n'y a que. la seule prin-

5 M. 13ianglii, Voyage en Bulgarie pendant l'année 1941, Paris,1845, p: 245.
e A. Degran. d, Souvenirs de la Haule-Albanie, Paris, 1901, p. 272.
7 Gheorghe Versescu, Monografia comunei Taredu, judelul Neaml, Piatra Neamt, 1942,

p. 280.
8 Ernesto Cozzi, La donna albanese, Anthroppos, 1912, p. 311.

www.dacoromanica.ro



148 Paul Henri Stahl 4

cesse qui ait droit d'entrer dans l'église », les autres restant au dehors,
les hommes seuls pénétrant à Pintérieur 9.

L'occupation constante du pronaos par les femmes finit par donner
cette partie de l'église un nom en relation avec son utilisation ; ainsi; un

ehroniqueur roumain du 18e siècle10 appelle le pronaos « le vestibule des
femmes » (« tinda muierilor »). Dans un inventaire concernant des églises
roumaines de Transylvanie, au 19° siècle, on cite A, de nombreuses repri-
ses le pronaos et le naos d'une manière qui nous permet de voir leur fonc-
tion différente ; ainsi, on trouve les expressions « vestibule des femmes »
opposée à « l'église des hommes », « l'église des femmes opposée à « l'église
des hommes », ou « l'église des femmes opposée A, « l'église intérieure ».
L'auteur U qui analyse cet inventaire ajoute que seulement Pespace des
hommes est surmonté d'une votite représentant le ciel. Dans une église
roumaine de Moldavie, les hommes et surtout les vieillards sont installés
devant, dans le naos ; derrière, toujours selon leur Age, les femmes occupent
le pronaos 12; loan Tosa 13, qui cite aussi cette séparation par sexes ajoute :
les causes de Pisolation du pronaos des femmes, du naos des homines,

-ne sont pas citées dans la littérature de spécialité, et les prètres villageois
cxpliquent cette séparation par la croyance générale que les femmes sont
plus pécheresses que les hommes ».

On a cité plus haut le cas de la princesse géorgienne qui seule aVait
le droit d'assister à l'office A, Pintérieur de l'église. Une situation Pil la
situation sociale d'une femme justifie une place plus honorée que les autres
est signalée dans la péninsule du Mani (au Péloponèse) au 18° siècle ; on
apprend que « dans l'église les épouses des prêtres tiennent le premier rang
parmi les femmes » 14.

LE BALGON DES FEMMES

Le plus souvent, le balcon intérieur de l'église est occupé par les
femmes ; parfois il est nommé « ginekiti », parfois « caphas ». C'esti Pespace
par excellence des femmes, séparé par des lattes de bois entrecroisées de
l'espace des hommes ; il est situé parfois au méme niveau que celui des
hommes, parfois plus haut, formant un balcon. Au 19° siècle, A, Larissa, en
Grèce, « The female part of the audience was situa ted in a gallery secluded
from observation, as is usual in the Greek churches, by a close grating of
a wooden bars »15. Robert Pashley insiste sur cette organisation des églises

6 Ghardin, Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, Vol. 1,
Paris, 1811, P. 221.

Nicolae Stoica de Hateg, Cronira Bandului, Bucarest, 1969, p. 190.
Gheorghe Mändrescu, Informaii despre construcliile f i inventarul bisericilor din fostul

protopopiat Cristestii Ciceului, intr-un protocol din anul 1846. Anparul Muzeului Etnografic
al Transilvaniei s, vol. X, Cluj, 1978, pp. 189, 209.

12 M. Nicoldiasa et A. M. NicolAiasa, Monografia satului Ldnulseni, judeful Baia, Flat-
ceni, 1937, p. 59.

12 loan Tosa, Contribufie la cunoasterea bisericilor de lemn din apropierea Clujului, Anna-
rul Muzeului etnografie al Transilvaniei pe anii 1965 1967 s, Cluj, 1969, p. 496.

14 Voyage de Dimo et Nicolo Stephano poli en Grece pendant les =lees V et VI (1797 et
1798), Paris, an VIII p. 45.

12 Henry Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, etc. during
the Years 1812 and 1813, Londres, 1815, p. 273.
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grecques : en Crète, « as well as in the other Greek church of the city, there
is a latticed gallery, with a separate entrance for the women, so that the
devotions of the male assembly are never disturbed in the way in which
they always may be, and frequently are, in civilized Europe ... The
practice thus observed by the Oriental church had become so general in
the time of Constantine, that is mentioned of his mother, the Empress
Helena, that even she used always to pray with the women in their part
of the building. The latticed gallery within which they are concealed at the
present day, are precisely the same sort of place which old ecclesiastical
writers describe as appropriated to them ; the existence of a separate
entrance in ancient times is also distincly stated » 16. Dans les cas cites
par Pashley on mentionne aussi l'entrée séparée, qui évite tout contact
entre homines et femmes. Guillet de Saint George 17 signale l'enceinte par-
ticulière des femmes grecques, « toujours separées des hommes, pour bannir
des lieux gaffes les conversations profanes et les rendez-vous criminels ;

il ajoute le nom donne à cet espace « gynekiti Vialla de Sommières 18
affirme qu'au Montenegro « les femmes y sont séparées des hommes dans
une tribune grillée, placée au-dessus de la porte principale, à l'endroit où,
dans nos églises, sont placées les orgues *.

1:Tne utilisation différente de cet espace est indiquée par Rose
Wilder 12 pour l'Albanie, où ce sont les jeunes fines qui l'occupent ;les
femmes mariées, les enfants et les hommes sont installés ailleurs. On
retrouve chez les Roumains une distinction similaire ; ainsi, au-dessus du
pronaos, dans quelques églises roumaines de Transylvanie on a amenage
un espace reserve aux jeunes hommes et aux jeunes fines célibataires
La distinction célibataire-marie s'ajoute done à celle de sexe, Wage, de
p osition s ociale.

Demetrios Loukatos 21 décrit attentivement pour Pile grecque de
Céphalonie cet espace, où on accede à travers une porte réservée aux
ferames : « A droite et ù, gauche deux petites portes puis deux ou trois
marches d'escalier en bois nous conduisent aux loges de la première galerie
des femmes II y a d'abord en effet l'étage avec les `tzelouviès', c'est-à-dire
les grillages en bois proeminents. Hest à un metre habituellement au-dessus
du sol de l'église. L'a se tiennent les femmes, surtout les plus vieilles aux-
quelles il est difficile de monter ù, la galerie du dessus, grande et spacieuse,
qui n'a pas de grillages et qui est pour les plus jeunes. Actuellement ces
.galeries des femmes, celle de dessus et celle d'en dessous, ne sont pas très
frequentées. Les femrnes se sont enhardies et prennent place en bas sur les
stalks de l'église. Il n'y a que quand elles ont honte de leurs pauvres vète-
ments ou qu'elles ne veulent pas qu'on les -voie, qu'elles montent par ces
Tetits escaliers et vont se cacher là, derrière les tzelouviès 1 treillage serré.

18 Robert Pashley, Travels in Crete, Londres, 1837, vol. I, p. 191.
17 Guillet de Saint George (De la Guilletière), Lacedemone ancienne et nouvelle, Paris,

1676, vol. I, pp 399 400.
18 Vialla de Sommières, Voyage historigue el politigue au Monténé gro, Parts, 1820,

vol. I, p. 243.
18 Rose Wilder Lane, Peaks of Shala, New-York Londres, 1923, p. 203.
" loan Tosa, op. cit., p. 496.
21 Demetrios Loukatos, Religion poputaire d Céphalonie, Ath6nes, 1951, p. 23.
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C'est ainsi que les galeries des femmes se sont transformées en espèces de
ffreniers ».

A San Demetrio-Corone, en Calabre, dans une église appartenant
la minorité albanaise orthodoxe, j'ai observe une situation particulière.
Des banes occupent tout l'espace central du naos, unique espace de l'église
avec, vers l'est, un sanctuaire. Les femmes occupent les banes en respec-
tant plus ou moins l'ordre de l'âge. Les hommes restent debout dans les
parties latérales, vers Parrière du naos ; quelques-uns sont assis sur des
banes latéraux, situ& vers la partie avant de la nef, à droite et à gauche
des banes des femmes. Les places assises des hommes sont moins nom-
bre-uses que celles des femmes, qui occupent toute la partie centrale. Ce
sont elles qui répondent au prêtre durant l'office religieux et qui chan-
tent, tandis que les hommes assistent en silence. Mais à la fin de l'office
ce sont les hommes qui, group& du côté gauche (nord) passent vers la
droite devant les banes des femmes, afin de recevoir en premier la commu-
nion ; dans le cas d'un requiem ce sont toujours eux qui, dans la méme
formation, passent les premiers saluer la famine endeuilée installée devant,
debout, vers la partie droite du naos. L'organisation de l'espace prend
done une forme spéciale que je n'ai pas trouvée ailleurs ; la distinction
femmes-hommes se maintient, et si apparemment les femrnes ont une
position privilégiée, les hommes reprennent leur position supérieure à la
fin de l'office religieux.

LA MAISNIE (4 GOSPODARIA *) ET LE LIGNAGE

Dans une enquéte effectuée au début des années trente et dont les-
résultats n'ont pas été publiés, Henri H. Stahl décrit une situation typique
pour le village roumain de Drägus (Transylvanie). A part les distinctions
d'ilge et de sexe s'ajoutent l'appartenance à une maisnie et à un lignage ;
la situation de paysan asservi (jusqu'au début du 20' siècle) ou non-
asservi intervient aussi. Je retiens de cette enquéte l'essentiel des règles.
Le chef de chaque maisnie a une place dans le cadre du lignage auquel
appartient ; il s'agit d'habitude du père. Lorsque le père meurt, sa place
est prise par celui de ses fils qui reste dans la maison paternelle, les autres
s'installant ailleurs, mais toujours dans la file de leur lignage. On trouve
dans l'église 18 files qui, à l'exception d'une seule, sont des lignages de
paysans non-asservis. Les paysans anciennement asservis s'installent
derrière, ou restent ruéme parfois à l'extérieur de l'église. Les femmes
mariées sont installées chacune dans la file située derrière la file du mari.
Les enfants sont install& au balcon, dans le pronaos ; les jeunes fines non
mariées et les jeunes célibataires forment un groupe situé dans la partie la
plus en arrière, groupe non structure par l'appartenance h. un lignage. Les
changements qui interviennent dans cette organisation sont révélateurs ;
ainsi, le garçon marié qui habite la maison paternelle prend la place du
père à la mort de ce dernier ; si un couple n'a que des fines, l'une d'enteelles
reste dans la maison paternelle et son mari s'installe chez elle, contrai-
rement à la règle dominante virilocale. Le gendre prend la place du beau-
père à sa mort, comme il arrive qu'il prenne le patronyme du beau-père
(situation d'exception). La fille mariée s'installe dans ce cas parmi les
femmes mariées de son lignage d'origine, done près de sa mere, et, si la
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mère ne vit plus, A, la place de la inère. La fille qui s'installe chez son mari
prend place auprès de la belle-mère. S'il arrive qu'une fille mette au monde
un enfant sans étre mariée, elle n'est plus acceptée ni parmi les jeunes filles,
ni parmi celles mariées, mais trouve une place indéfinie entre ces deux
catégories.

Mihai Pop met en lumière l'importance des lignages dans un village
roumain du Maramures (nord de la Transylvanie) 22. Lh encore chaque
lignage forme une file, les plus âgés devant ; une certaine hiérarchie se
détache méme parmi les lignages, les plus prestigieux ayant les places les
meilleures. Les vieillards prennent parfois auprès d'eux leurs petit-fils
afin qu'ils apprennent quelle sera leur place lorsqu'ils seront grands. Ceux
qui sont encore célibataires, s'installent derrière les chefs des maisnies.
Enfin, les femmes sont derrière, dans le pronaos, celles mariées d'abord,
les jeunes filles ensuite.

Dans un village albanophone du Péloponèse, Maria, Vellioti 23 observe
que « le premier dimanche apres le mariage, la belle-mère guide la jetme
mariée à la cathédrale du village pour lui montrer sa nouvelle place ; car
les femmes de chaque famine dans le sens élargi du `soi' /lignage/ possède
une place particulière. Les premiers rangs sont résérvés aux femmes des
families riches, les derniers à celles des families pauvres. Cette hiérarchie
doit absolument étre conservée. Nulle femme n'a le droit de s'installer
dans l'église là où elle vent. Or, la jeune mariée après son mariage part de
la place de sa propre famille et est guidée par la belle-mère h la place
possédée par sa belle-famille ».

Les exemples qui précèdent permettent de reconnaltre dans l'instal-
lation de chacun, son appartenance à une maisnie, h un lignage ; on voit
aussi que la place des femmes change en même temps que change leur
appartenance. Elles appartiennent h la maisnie du père lorsqu'elles sont
jeunes filles, et changent de maisnie lorsqu'elles se marient, s'intégrant
dans la maisnie du mari. C'est done une situation similaire à celle consta-
tée lors de l'étude du patronyme des jeunes filles, car la fille est appelée
au début « la fille de X », et après le mariage, « la femme de Y ». Une
exception découle lors d'un mariage en gendre, lorsque le mari s'installe
dans la maisnie de sa femme et occupe dans l'église la place du beau-
père. Les lignages, mis en évidence par l'observation de l'installation dans
l'église, le sont aussi à d'autres occasions ; on les retrouve par exemple
,dans l'habitat, dans les cérémonies, dans l'organisation des cimetières.

Une situation h part est celle observée au village d'Anoya situé
,dans les montagnes de Pile de Crete. Là, les lignages ont une place impor-
tante dans la structure du village et la classification des habitants le com-

22 Mihai Pop, Les lignages du Maramurq, Etudes ct Documents Balkaniques et Médi-
terranéens *, vol. 10, Paris, 1986, pp. 86 sq.

28 Maria Vellioti-Georgopoulos, Vers une approche elhnologigue de Dhidhgma, village
.albanophone de la Grece, Athenes, 1982 (these de doctorat en manuscrit).
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posant ; on les voit dans l'habitat, la propriété, la répartition des aires de
battage, les cérémonies, l'élevage 24. A part réglise principale, propriété
du village dans son ensemble, on trouve au niveau des pâturages une série
de bergeries et aussi de chappelles appartenant chacune à un lignage qui
y célèbre certains rituels (baptérues par exemple).

LE DROIT D'AINESSE

Dans quelques Iles de la Mer Egéenne, la population grecque connait
le droit d'ainesse et une transmission de la propriété qui exclut la division.
Il s'agit d'un double droit d'ainesse ; le premier né garon prend le nom de
baptéme de son grand père paternel et en raérae temps l'ensemble de la
propriété de son père, lui aussi un ainé. La fille première née prend le nom
de baptéme de sa grand-mère maternelle, et en méme temps rintégralité
de la propriété de sa mère, elle aussi une ainée. Le nom local de ces ainés
est celui de « kaiaakare ». Sophie Dascalopoulos-Capetanakis 25 étudie une
pareille situation dans le village de Elymbos (ile de Karpathos). « Tous
les kanakarei étaient considérés comme les propriétaires de plein droit
de réglise principale du village, laquelle était construite sur la place cen-
trale ... ce droit était alors matérialisé comme suit ; toutes les stalles de
réglise constituaient chacune la propriété privée d'un kanakaris. Elle
portait écrit son prénom ... ces stalles étaient considérées comme des biens
'dotables', leur transmission aux générations consécutives était rapportée
dans les contrats de mariage consécutifs ». Les cadets sont désavantagés,
cette situation se ruaintenant inchangée jusqu'au 20e siècle, lorsque le
travail A, rétranger ou à la vale perniet aux cadets de s'enrichir :
émigrés revenus dans la société d'origine, contestèrent les pouvoirs poli-
tiques et la prépondérance sociale des kanakarei. Ainsi, en 1922 26 ils
démolirent les merees' (dalles sur le gynécée, dont chacune correspondait
A, une kanakaria) et les sièges de réglise, propriétés inclividuelles des kana-
karei et kanakaries, qui se transmettaient par dotation de génération en
génération » 27. Les ainés ont en plus des chapelles qui leur appartiennent
et où ils s'enterrent 28.

24 Francois Saulnier, Ano ya, un village de montagne crétois, Etudes et Documents
Balkaniques i, vol. 2, Paris, 1979.

25 Sophie Daskalopoulos-Capetanakis, Parente et organisation sociale à Elymbos de Kar-
pathos, Paris, 1979, pp. 206 207 (these de doctorat en manuscrit).

26 D'après N. Konsolas, Laografika Olymbou Karpathou, Athenes, 1964, p. 235.

27 Sophie Daskalopoulos-Capetanakis, op. cit., p. 11.

28 ldem, pp. 206 sq.
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Le lignage est present ici aussi, mais il s'agit d'un lignage forme
exclusivement d'aines, et d'un autre forme exclusivement d'ainées. Dans
ce cas les places dans l'église peuvent étre fixes, car le nombre de kana-
kares, avec leurs propriétés, est lui aussi fixe.

I La relation entre structure sociale place dans l'église transmis-
sion de la propriété formation de nouvelles maisnies, est confirmhe
aussi par le cas examine dans ce chapitre.

LE VILLAGE

Dans un village roumain des Monts Apuseni, au Pays de Bihor, une
église en bois appartenait à deux villages voisins. Elle était compose° de
deux parties ; le naos des hommes et le pronaos des femmes. Chaque village
occupe une moitié du naos et une moitie du pronaos ; les fidèles s'instal-
lent dans la moitié appartenant à leur village, les honames devant, les
femmes derrière. Les enfants s'installent devant tous, afin de mieux suivre
la messe. La jeune fille qui épouse un hornme du village voisin s'installe
après son mariage dans la moitie appartenant au village du mari. On
retrouve done b.. nouveau la situation (Write pour d'autres cas, l'unique
difference consistant dans le fait que l'église appartient à deux villages
et qu'on trouve ainsi cette distinction supplémentaire.

LE PRINCE ET SA COUR

Par rapport aux collectiyités relativenaent égalitaires, comme c'était
le cas des villages ou des compagnies de marchands, l'Etat se présente
comme une organisation fortement hiérarchisée, oit la. place de chacun est
fixée par sa fonction. L'examen de la situation de quelques monuments
princiers met en lumière les principes qui semblent ordonner la structure
de rinstallation dans l'église, permettant de yoir ce qui se maintient des
anciens critères qui règlent 'Installation dans une église uaysanne, et ce
qui s'ajoute ou change.

Dans l'église princière de Bucarest, en Valachie, telle qu'elle est vue
vers le milieu du 17e siècle par Paul d'Alep, accompagnateur d'un patri-
arche orthodoxe du Liban, on trouve la. situation suivante : « Le fauteuil
du prince dans l'église est haut et doré. Derrière lui il y a quelques marches
qui donnent accès vers un espace retire, où s'installent la princessel et sa
suite ; cette galerie est bordée d'un grillage en lattes de bois ; de là on
passe dans la chambre de conseil du prince, car c'est par là qu'il monte et
qu'il descend le plus souvent. Il y a un deuxième escalier qui part de l'en.-
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dmit oit se trouvent les tombes des princes » 29. Le fauteuil-stalle du prince
caractères qui marquent la fonction de celui qui l'occupe, car il est

haut et doré ; on trouve le balcon des fenunes, dans ce cas oceupé par la
prineesse et par sa suite ; il y a un ace& particulier de Pespace des femmes,
espace que le prince seul peut traverser en allant vers la chambre du con-
seil ; le reste de Po ssistance pénètre dans l'église par une autre porte.

D'autres descriptions, concernant la province rouniaine de Moldavie,
dues au meme Paul d'Alep, complètent le tableau. Il affirme que « les
églises sont dans ce pays composées de trois parties ; la première est exté-
rieure A, la porte et elle est réservée aux femines.; la deuxième est séparee
de la preiniè,re par un mur et une porte et elle est réservée aux honnnes ;
la troisième est separée de la deuxième par une porte et un mur et elle
est réservée au prince et à, sa cour » 39. Dans l'église construite par le prince
Barnovski, à Iassy, la place des femmes se trouve à l'étage, séparée de la
place des hommes 31. Dans l'église appelée Golia, toujours à Iassy, « on
pénètre à l'intérieur par la porte d'ouest ; elle est longue, composée d'un
,,eul corps, divise en deux par une paroi et une porte ; les femines sont
installées dans un espace situé à l'étage, vers la partie arrière ; il a un beau
escalier qui donne directement sur l'extériem! 32 Dans l'église de Galata,

Iassy, le prince occupe sa place habituelle, à droite, dans le naos ; « les
ministres et le cortège sont entrés et se sont install& en partie dans Pabside
nnrd /située au nord du naos!... et le reste s'est arreté dans le pro-
naos. » 33. Dans l'église de Saint Saya 34, « au-delà du premier pilastre,

droite /clans le naos/ se trouve la stalle du prince, haute, surmontée d'un
baldaquin et avee de petites colonnettes en bois. Devant, le deuxième
pilastre /a gauche dans le naos/ il y a une autre stalle /fauteuill, plus basse,
pour son fils ou pour la princesse. A droite /de la stalle du prince/ est la
stalle de l'évéque, collée a la paroi, parmi les autres stalles d'église . A
droite du fauteuil de révèque sont installés debout deux supérieurs de
mona,stères et des prètres, ensuite le elergé jusqu'à proximité des portes
de l'abside est ; il en est de méme de l'autre e(ité/à, gauche, vers le nord/.
Les femmes sont installées dans la partie arrière de l'église, à Pétage, sépa-
rées par un grillage en bois ; cet étage aussi a un iconostase vers sa partie
avant ; la sortie des femmes s'effeetue par une porte /séparée/ située dans
la paroi de l'église » 33.

Le fauteuil du prince et celui de l'éveque sont toujours installés
dans le naos, et toujours à droite, done vers le sud ; celui du prince est
monté « sur un postament, travaillé comme une stalle, fermé de tous les
c6tés et revetu de drap rouge » affirme un voyageur russe en 1594 36
Les pages de la cour sont aussi habillés de rouge et restent debout dans la

" Paul de Alep, publié par Maria Alexandrescu-Dersca Bulgaru, dans le volume Cillaitori-
strAini despre 15rile Romiine, vol. VI, Bucarest, 1976, p. 111.

3° Wm, p. 29.
31 Meru, p. 54.
32 Idem, p. 54.
33 Iclem, p. 62.
34 Idem, p. 34.
33 Idem p. 35.
31 Trifon Korobeinikov, publié par Maria Holban, Maria Alexandrescu Dersca Bulgaru,

Paul Cernovodeanu, dans le volume Caledori straini despre Tarde Romdne, vol III, Bucarest,
1971, p. 352.
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rief ; ils participent à la rnesse en chantant, dans la partie droite en grec,
dans celle de gauche en roumain 37. A certains moments de la mess on
déroule devant le prhace un tapis de soie décore d'or et ayant au centre un
decor en velours rouge ; un tapis du meme type mais plus petit est installé
devant le fauteuil du fils du prince 38

Tous les elements rapportés donnent une idée sur la structure.de
Pinstallation dans l'église, mais la description faite par le prince Dimitrie
Cantemir 39 ayant réuné en Moldavie au début du 18e sieele, est autrenient
precise : « A droite du pilastre situé au milieu de l'église /séparant le naos
du pronaos/ se trouve la stalle princière, montee sur trois marches et entail.-
ree de lattes sculptées et dorées ; les insignes princiers décorent les deux
côtés, une couronne dorée décore sa partie supérieure, et immediatement,
au-dessous est l'icône du saint choisi par le prince comme patron. Toujours
dans la partie avant /le naost, à c6te du pilastre situé à aauche, it y o,
une autre stalle destinée aux fils du prince, semblable à celle du prince
mais montee sur seulement deux marches. A droite du prince est installÀ.
le '8p:sitar', qui porte sur son épaule l'épée du prince et à la main le sabre

t'oauche
se trouve le `postelnic' /chef de la cour, il représente le prince/

etderrière lui jusque vers le pilastre de gauche, d'autres postelnic /fonction-
"mires de la cour/ avec leurs lAtons /insignes de leur fonction/ ; derriere
eux sont les autres fonctionnaires de la cour. A droite du prince, vers l'autpl,
est installé le métropolite et un évèque, et puis il y a les stalles des supé-
rieurs des convents, jusqu'au niveau des stalles des chantres. Toujours
droite, deux évèques avec les supérieurs appartenant à leur paroisse, .89,nt
installés devant le métropolite. La rangée des homilies: d'église fina
clroite, la oh sont installés le grand trésorier qui a avec lui l'aurn6ne offèrte,
d'habitude par le prince lorsqu'on procède à l'onetion /des .fideles afin.
que le silence et le recueillement des participants ne soient pas troubles
en faisant venir Paumône ; à gauche, /sont places/ le .deuxième et le troi-
sième chanceliers plogofilt7 car Pu-n s'oecupe de tout ce qui concerno
couvents, l'autre parcequ'il garde et partage la `coliva' /plat sacré, fait,
blé bouilli et sucré/ après avoir été sanctifié par le xnetropolite ou, par nil.
autre prétre. Dans Pangle de gauche /Pabside nord du pronaos/ est instalté
le cha-ur des chantres roumains, dans celui de droite /abside sud du naos/
est le chceur des chantres

''(rrecs
qu.i chantent à tour de rôle dans les deux

langues. Derrière la stalledu flls du prince sont install& en, une seule
/dans le pronaos/ et jusqu'au pilastre /qui separe le pronaos du vestibule/
sont les seigneurs de première classe ; ils sont SUMS par les seigneurs q-Oi
n'ont plus aucune charge, par les capitaines et les autres qui peuvent tron:'
er une place dans l'église. Derrière la stalk du prince et jusqu'au pilastre

arlière, à droite, /séparant le pronaos du vestibule dans Pinterieur :dé"
l'église, sont installées au mènie niveau que leurs marls les femmes
seigneurs qui ont une charge. Vers la partie arrière /de cet espace, la droite:
du pronaos se trouve la stalle de la piincesse, montée sur trois marches ;
si elle a des filles, elles sont installées entre leur mère et les femmes dés
seigneurs. A droite de la prineesse sont installées les chambrièles et les

37 Paul de Alep, p. 63.
38 Mein, p. 64.
39 Descriptio Moldaviae, Traduit par Ch. Gutu, Bucarest, 1973, pp. 229 231.
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filles des seigneurs qui la servent ; à gauche /de la princesse/ sont les deux
gouvernem.s Pvornici'l qui empéchent les gens d'approcher de trop pre&
les feinmes. Enfin, dans la partie la plus extérieure de l'église /le vestibule
`tinda' situé vers l'ouest du monument/ sont installées les femmes de&
seigneurs qui n'ont plus aucune charge, au méme niveau que leurs maris.
Dans toutes l'église il y a des stalles mais personne n'ose s'asseoir, sauf
durant les veillées de imit lorsqu'on lit les vies des saints ou les psaumes
de David. Le prince seul peut avoir la téte cou-verte et il se découvre seu-
lenient lorsqu'oil chante « Dieu tout puissant », lorsqu'on lit les Evangiles,
lorsqu'on recite le Credo ou Notre Père, ou lorsque le prétre recite les
paroles du Seigneur qui sont à l'origine de la communion. Lorsqu'on arrive
au .-'hoinonikon', le métropolite en premier s'approche de Piconostase
pour embrasser les saintes icônes, ensuite le prince ; lorsqu'il descend de sa
stalle, tous les seigneurs se lèvent et s'inelinent devant lui lorsqu'il revient

sa stalle. A la fin de l'office, le métropolite offre le pain bénit au prince,
sa femme, ses fils et ses filles ; les seigneurs qui ont une charge la revivent

des mains du métropolite, installé dans sa stalle ; enfin, le troisième
`logofitt' donne à chacun à garter la coliva ».

Le sanctuaire est réservé aux servants de l'église, ou à leurs aides
certains moments ; les autres fidèles n'y pénétrent pas. A cette règle
il y a une exception ; lors de l'intronisation du prince, à Bucarest, le métro-
polite avec les évéques l'attendent devant l'église princière : « Là, une fois
le cortège arrivé, le prince et les seigneurs descendent /du cheval/ pour
pénétrer dans l'église. Le métropolite et les évèques les attendent devant
la porte, vétus de leurs habits, portant les Evang,iles et chantant le
inérite' ; le prenant par les bras, ils l'introduisent dans le sanctuaire et
fònt le tour de la sainte table en chantant iisaia danse' /chanson entonnée
lors des mariages/. Ensuite ils le font sortir du sanctuaire à travers la grande
porte /la porte centrale de l'iconostase/... »4°. Les souhaits de longue vie,
prig au cérémoniel byzantin, ne manquent pas et la formule « nombreuses
années » /de vie/ est dite à plasieurs reprises. Décrivant les églises ortho-
doxes, Ami Boué 41 confirme que dans le sanctuaire « les prétres seuls y
entrent à l'ordina,ire, ainsi que le chef du gouvernement...

Des exceptions à l'installation dans l'église en rapport avec la position
de chacun clans hiérarchie sociale peuvent quand méme exister ; ainsi,
August von Haxthausen 42 voit en Russie les paysans rester n'importe

mème devant les nobles. A la question comment cela est-il possible. un
paysan lui répond qu'ils sont tons égaux devant Dieu.

Quelques principes ordonnent l'installation dans les églises princi-
ères ; leur observation met en lumière également la structure de l'espace
sacré et celle de la société qui l'occupe. Tout d'abord la séparation femmes-
hommes se maintient ; elle situe les femmes derrière les hornmes, ou derrière
et à l'étage en mérne temps. L'installation plus haute a dans ce cas une
signification différente de eelle donnée à 'Installation de la stalle du prince
sur trois marches, done plus ha,ut que le reste des stalks ; dans ce deuxième

4° Dionisic Fotino, lstoria generala a Daciei, Bucarest, 1859, vol. III, pp. 257 258.
41 La Turquie d'Europe, Paris, 1840, vol II, p. 312.
42 Etudes sur la situation interieure, la vie nationale et les institutions rurales de la Russie,

Hanovre, 1847, vol. 111, p. 159.
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cas, plus haut signifie aussi plus haut dans la hiérarchie sociale et une place
plus honorable dans l'église. On peut ajouter que la droite (cad sud) de
l'église apparait comme plus honorable. Dans le cas (Merit par Dimitrie
Canto-far on se trouve devant une exception à la règle concernant les
fernmes ; la princesse, bien qu'installée dans le pronaos, occupe la partie
droite de la pike et pas la gauche. Une fois la princesse installée ici, ses
filles la rejoignent et les autres femmes aussi, de manière à former un
groupe à part, isolé du groupe des hommes. Ceci explique pourquoi les
hommes occupent dans le pronaos la partie gauche (c6té nord). Les enfants
du prince semblent are les seuls qui assistent à l'office religieux ; chaque
femme est situ& au rrième niveau que son maxi, place déterminée non pas
patrappartenance h un lignage, à un village, mais par la fonction du maxi.

CONCLUSIONS

Les exemples présentés permettent de faire quelques hypothèses.
l'espace de l'église orthodoxe divisé selon la manière (Write au début,

sanctuaire-naos-pronaos-vestibule (ou balcon), vont du plus sacré vers.
le moins sacré, et en méme temps de l'est vers l'ouest.

L'installation des fidèles dans l'église confirme cette première divi-
sion de l'espace en est-ouest, qui pent are interprétée aussi comme devant-
derrière ; s'y ajoute avec insistance une deuxième distinction, la partie
sud et la partie nord, qui sont en mtme temps la droite et la gauche de
l'égl ise.

Un autre critère prae à discussion. On a vu au chapitre précé-
dent que les notions de haut et de bas ont une sig,nification différente
selon les cas. Ainsi, dans l'église elle-même, le haut est le ciel et constitue
la partie la plus honor& ; dans le cas du fauteuil-stalle du prince, de son
fils, de la princesse, du métropolite, le fauteuil est monté sur des marches,
done sa position est haute, le nombre des marches distinguant méme Phan-
neur plus ou moins grand accordé, à celui qui l'occupe. Par contre, on installe

l'étage les females, ou les adolescents qui ne sont plus enfants, sans 'are
devenus hommes mariés. Alais cette dernière position, haute et en même
temps vers le fond de l'église (l'ouest) ne signifie aucunement un honneur.

On trouve une situation similaire dans des synagogues ou dans des
mo,squées, où les femmes mariées ou pas sont isolées des hommes. Le
voyageur arabe Ibn Battutah 43 décrit la répartition dans une mosquée
des hommes faisant partie de la cour d'un sultan du moyen orient. La mos-
quée 4( se compose de trois étages construits en bois. Le sultan, les grands
de sa cour, le ladhi, les jurisconsultes et les chefs des troupes, prient dans
l'étage inférietn. L'efendi, frère du sultan, ses compagnons, ses serviteurs
et quelques habitants de la ville, prient dans l'étage intermédiaire. Le fils
du sultan, son successeur désigné, qui est le plus jeune de ses enfants et
que l'on appelle Aldjewad, ses compagnons, ses esclaves, ses serviteurs et
le reste de la population, prient dans l'étage supérieur. Les lecteurs du
Coran s'assemblent et s'asseyent en cercle devant le rnihrh. b /cliceur/ ;
l'orateur /khathib/ et le ladhi s'asseyent près d'eux. Le sultan se trouve

43 C. Defremery, B. R. Sanguinetti, Voyages d'Ibn &Mato, Paris, 1854, vol. II, p. 345.
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place en face du mihrAb ». Dans ce cas aussi la situation renferine une
contradiction, car si dans les mosquées la coupole représente le ciel. (par-
fois peinte en bleu et reconvert d'étoiles, de la lune, du soleil, comme
j'en ai vu en Grèce ou en Jougoslavie), les étages les plus hauts sont reser-
ves aux personnes les moins importantes, et le parterre au sultan lui-merne.

Quelles sont les places d'honneur Devant et vers Pest ; à clroite et
vers le sud ; devant ; le critere. du « plus haut » (et du « plus bas ») v.arie
selon les situations.

Quels sont les critères sociaux qui ordonnent la structure de l'instal-
lation ? Dans les sociétés de type traditionnel, relativement égalitaire,
c'est cl'abord le sexe ; l'homme pi end les places d'honneur. Done les homilies
sont devant, à droite, au sud ; les femmes sont derrière, A, gauche, au nord.
Dans le sanctuaire pénêtrent les officiants, done des honnnes ; les femmes
viennent pour nettoyer cet espaee quand on n'officie pas et si possible
lorsqu'elles Wont plus des règles a cause de leur Age. D'ailleurs, par le passé
aucune femme qui await des règles ne pouvait pénétrer dans un local reli-
gieux ; la naissanee la mettait aussi dans l'impossibilité d'assister au ser-
- ice religieux durant 40 jours, jusqu'a ce que le prê,tre officiait les. rele-
vailles la purifiant.

A la distinction due au sexe s'ajoute celle de l'Age ; plus on est Age,
plus on est situé devant, mais dans sa catégorie de s3xe, qui prime. Une
exception peut apparaltre ; c'est le cas des enfants qui occupent des places
devant. Les jeunes filles et les jeunes hommes semblent avoir une situation
intermédiaire ; ils ne sont plus enfants, mais ne sont pas encore établi's,
le mariage constituant le moment d'intégration dans le groupe des adultes.

Aux distinctions d'ordre biologique s'ajoutent eelles sociales ; ainsi
la situation de marié est supérieure à celle de célibataire. Le pire des cas
est eelui des jeunes fines eneeintes ou mères, qui n'appartiennent à aueun
des groupes reconnus de la société traditionnelle ; clans certains villages on
remédie à cette situation en effectuant un rituel de mariage avec une planfe,
rituel accompagné cornme pour un mariage par le changement de coiffure,
par la eouverture des cheveux à l'aide d'un fichu ; rnais les consequences
d.'un tel rituel sur l'installation dans l'église ne me sont pas conmies,
rituel ayant disparu depuis le 19e siècle et aucune information ne ni'étant
parvenue à cet egard 44. La classification des gens par sexe, par Age, par
la situation matrimoniale, donne naissance à des groupes qu'on retiouve
aussi en d'autres secteurs de la vie sociale traditionnelle, les fêtes, les
quets, les jeux, les rituels.

Enfin, dans une société fortement hiérarchisée s'ajoute la position
de chaeun dans cette hiérarchie, qui vient eompliquerles critères de l'instal-
lation dans une église. La distinction hornmes-femmes se maintient, eelle
de Page aussi, tandis que celles d'appartenance à un lignage, à un village,
s'estompent. 11 y a aussi des cas où la fonction sociale ignore les rêgleS
habituelles ; ainsi la princesse georgienne qui seule peut entrer dans l'église
tandis ques les a-utres femmes restent dehors ; ainsi la princesse moldave
qui s'installe à droite du pronaos, comme son mari assis à droite du pro-
naos ; ainsi le prince ou le chef du gouvernement qui à certaines occasions
peuvent pénétrer dans le sanctuaire pendant les offices religieux.

Sinnon Florea Manan, Nunla la Rometni, Bucarest, 1890, pp. 772 sq.
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La classification des individus dans des unit& sociales distinctes se
manifeste vigoureusement, surtout dans les églises des sociétés tradition-
nelles ; Pappartenance h une maisnie, un lignage, un village, détermine
rigoureusement la place de chacun dans l'église. Dans tous ces cas (comme
aussi dans le cas des sociétés fortement hiérarchisées), la femme suit son
mari et son installation à elle Upend de la place oceupée par le rnari.

Partout est présente une compétition, chaeun essayant d'occuper
les places les plus honorables ; mais comme cela n'est pas possible, on
retrouve à Pintérieur de l'église la structure sociale qui fonctionne à l'exté-
rieur. La proximité du sacre équivaut à un privilège social ; plus encore,
cette proximité est désirée h cause de la croyance dans l'effet bénéfique
de la force surnaturelle du saeré. La compétition pour oecuper une place
proche des parties les plus sacrées semble done étre déterminée en même
temps par les éléments soeiaux de l'honneur et par les éléments reliés
au surnaturel.

L'individu apparaît dans le cadre de l'espace sacié comme membre
d'un groupe biologique et social, les deux critères fonctionnant conjoin-
tement. D'ailleurs Pindividu apparait de la méme manière dans les fétes,
dans la propriété, dans la justice, dans la vendetta, comme aussi dans
l'organisation des cimetières ou dans la société qui se forme dans
l'autre monde.
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RECENSEMENTS FISCAUX DE L'EYALET DE
TIMISOARA DANS LA SECONDE MOITIE DU XVIe

SIÈCLÉ (D'APRÈS LES MÜHIMME DEFTERLERI).*

CRISTINA FENC$AN

Les registres impériaux, citésIoujoms .,01-18 le nom de tahrir deftePleri
ont fait, A, partir des recherche,' de O. L. Barkan et L. Fekete 1, l'objet
d'une série d'études de portée différente. Il convient aussi de rappeler
qngune vue d'ensemble sur les eludes en cause nous fraPpe par la préfé-
rence témoignée aux recherches sur les tahrirs dlés:,éS plutôt pour les régions
périphériques que pour le noyau central de l'Empire Ottoman 2

Ce décalage d'intéréts s'explique tout d'abord par le déAr propre
afix historiens de l'Europe centrale et de sud-est de faire connaitre le régime
de Ia terre et de la propriété dans leurs pays d'origine occupés par leg
Ottomans. D'autre part, cet intérêt pour les données puisées aux tahril)
defterleri a 60 stimulé par des raisons d'ordre etlinique et démógraphique.
Oil salt que les recensements des biens imposables et des ieverius faits ail
lérndemain de la conquéte ottomane contiennent des informations impor-
fantes 3. Leur intérêt auginente lorsqu'il s'ag:it des régions habitées par
des nonmusulmans, comme le Banat de Timisoara. POUT ne citer quitrn
exernple, mentionnons plusieurs études de T. Ha1asi-Kun4 basées sur le
idcensement de 1579 du sandjaq de Timisoara (mufassal 579). Ces étUdeS
déniontrent A, la fois, la survivance, à l'époque ottonaane, des formes

Cette etude est une forme développée de la communication présentée au siKième
Congrès international d'histoire économique et sociale de l'Empire Ottoman et de la Turquie
(Aix-en-Provence, juillet 1992).

Voir O. L. Barkan, Les grands recensements de la population et du territoire de l'i:moire
&finnan, cl les registres imp6riaux de statistigue, Istanbul eniversitesi Iktisat Paktiltesi Alec-
rímast s, t. II, n°1, 1940, p. 20-59; no 4, 1°40, p. 168 178 ; L. Fekete, Az es:tergonti sztind:scik
15 rb adó tiszeircisa, Budapest,- 1943.

2 N'oublions pas le grand nombre d'études publiées pour la Hongrie, les pays de la "S'ou-
gligavie, l'Albanie, la Grèce, la Bulgarie, les iles de l'Egee, l'Anatolie orientale, la Palcstìne,
la cOte de la mer Noire, tandis qu'il n'y a aucune analyse portant sur des pro% inces ottomanes
telIeS que : Aydin, Karcsi, Hiidavendiaar.

3 Voir Z. Arikan, Divriqi sanecarkanunnameleri, Bel/cien s, t. LI, n° 200, 1987, p 704
M. liban, The Kalif District ( Liva ) During the First Few Years of Ottoman Rule : Study optic 14-51
-07lat an Cadastie Survey, e Belleten *, t. LI, n° 200, 1987, p. 784 785.

4 T. I lalasi-kun, Serbians and Rumanians in Ottoman Southeastern Hungary Delta
d'aris The Mutual Effects or Me Islamic and Judeo-Chi ¡Whin Worlds : The East Eurorecbt Payern,
ed:. by A. Ascher, T. I B, hirál), Brooklyn College, New York, 1979, p. 113 f27;

Oliva an Toponynimic Data and Medieval Boundaries in Southeast in Hungary dam From
lili gridi lo Rd1.6ezi : War and Soct ly in Early Modern Hungary, Brookl)n College, XLI, New

orlc, 1952, p. 243 251.

RCN. Études Sud-Est Europ., XXXI, 1-2, p. 161-109, Bucarest, 1993

C. 3803
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adrninistratives préottomanes ainsi que celle des anciennes institutions
roumaines, tels que les districtus volahales5.

En ce qui concerne notre sujet, une precaution s'impose. Nous-
n'avons pas Pintention de passer en revue ou d'interpréter les tahrir
terleri dresses pour quelques sandjaqs de Peyalet de Timisoara, conserves
au Ba.svelatlet Arsivi 6 . Ce qui nous intéresse, pour situer nettement les
problèmes, c'est la reconstitution des circonstances et des mécanismes
vant lesquels les recensements fiscaux se sont déroulés pendant la seconde
moitie du XVI' siècle dans Peyalet de Timisoara. C'est par la confrontation
des données renfermées dans les Miihitnme Defterleri avec des sources-
transylvaines que nous essayons d'établir : leurs buts, leurs causes, lear
frequence et le nom des fonctionnaires charges de cette action, les in,struc-
tons envoyés aux autorités locales ainsi que les consequences de ces-
recensements.

Avant d'entrer dans le vif du sujet n'oublions pas qu'au cours de la
fondation de Peyalet de Timisoara, le recensement des biens imposables
et des revenus (tahrir-i vila-yet) devait assurer leur distribution suivant le
système du timar. Le but de tout recensement était plut6t fiscal 7 que
démographique. C'était d'ailleurs Punique voie par laquelle an détermi-
nait le montant du revenu fiscal d'une region ainsi qu'il ressort du regle-
ment concernant le recensement dans l'Empire Ottoman promulgué
dans la première moitie du XVIe siècle 9.

D'autre part, le but du premier recensement fiscal de Peyalet de
Tirnisoara a été, selon l'ordre &tit le 6 aott 1552 au cqmmandant des
troupes ottomanes, Ahmed pacha, d'établir une juste repartition des formes
de propriété ottomane (timar, zeamet, khass) 9 A, Pencontre ides pratiques
abusives. Ahmed pacha, devait agir, de concert avec le defterdar de
Tirnisoara, Mehmed, l'ancien fermier des revenus du trésor imperial pour
assurer, par la voie de la fiscalité, les reyenus nécessaires A, la rémuné-

5 T. Halasi-Kun, The Rumanians of Districlus Volahalis Tverd, Archivum Ottawa-
nicum i, VI, 1980, p. 115 141 ; idem, The Rumanians of Districti Volahales Monostor and Sugya,
Archivum Ottomanicum *, VIII, 1983, p. 251 305.

Nous tenons à remercier le professeur Mario Grignaseli pour nous avoir signalé -les
defters suivants de Besvelealet Arsivi d'Istanbul : Temesvar Tapu 290 mufassal 962 H; Tapa
298 /mat 963 H; Tapu 364 Temesvar ve Morava mufassal du 974 H; Tapu 365 Temes ¡Aar
vilayetinin Çanad ve Gdle livalartnin kanunnamesi ; kura ; hastlat 974 H; Tapa 552 Tellleplar
ve Morava miistahfizlarina aid timarlarin icmal defteri (ikinci Selim devri) ; Tapu 558 Temesvar
vilayetinin Lipova Yanova livalart... mufassal defteri 987 H; Tapu 579 Temesvar ve Morava
livalarl : kanunnameler ve mufassal 987 H ; Tapu 671 Temesvar ve Morava livarinin miistah-
fiziartna aid trimarlarin icmal defteri (iiçiincii Murad) ; Tapu 674 Temesvar Morava livalartoln
miistahflzlarfna aid timarlarin icmal defteri (iiçiincii Murad).

7 Voir A. Raymond, The Population ofAleppo in the Sixteenth and Seventeenth Centwies
according to 0/toman Census Documents, Journal of Middle East Studies * 16, 1984, p. 447;
II. Lowry, Changes in Fifteenth Century Ottoman Peasant Taxation : The Case Study of Radilafo
dans Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society, ed. A. Dryer and
H. Lowry, Dumbarton Oaks, 1986, p. 23.

Eteldiceanu-Steinherr, Die Landaufnahme nach einer Urkunde aus der ersten Hitfte
des XV.I. Jahrhunderts, Erlangen 3 8.X.1977 ; 20 Deulscher Orientalistentag Referate ZDMG.
Supplèment 4 'Wolfgang Voigt, 'Wiesbaden, 1980, p. 378 379; I. Beldiceanu-Steinherr, N. Bel-
diceanu, Règlement ottoman concernanl le recensement (première moitié du XVIe sack ) dans

Stidost-Forschungen *, t. XXXVII, 1978,, Tire à part, p. 10, 18.
Voir l'ordre compris dans le recueil Ko4uslar K. 888, f. 347 de Topkapt Sarayi Miizesi

Kiitiiphanesi, Archives d'État de Bucarest, Collection Microfilmes de Turquie, bobine
c. 348 349.
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3 Recensements à Timisoara au XV Ie siècle 163

ration des fonetionnaires et A, la defense de l'eyalet (soldes, armement,
entretien des timariotes) 1°. Sa mission était aussi de verifier personelle-
ment, après une année, la transformation des foiteresses en khass et de
s'informer si l'entrée des revenus assurée par ces khass pouvait couvrir
les frais supportés par les sipahis. Nous avons ainsi la preuve que la dis-
tribution du revenu fiscal propre au système timar introduit dans le nouvel
eyalet imposait, des le début, des corrections périodiques. Ces corrections
n'étaient done que des redistributions répétées de differentes formes de
possession de la terre 11.

D'ailleurs les recensements effectués dans l'eyalet de Timisoara
pendant la seconde moitié du XVI' siècle ont eu toujours comme but
la determination du montant du revenu fiscal en rapport avec les possi-
bilités des ralas d'acquitter leurs charges. N ous arrivons ainsi aux causes
de ces reeensements.

Il s'agit tout d'abord des fluctuations du revenu fiscal dues A, l'essor
économique et A, l'extension de l'eyalet par suite de la campaome ottornane
de 1566. N'oublions pas que des reeensements avaient été or%lonnés aussi
pour mettre fin aux disputes sur les biens de l'église et des monastères et
-stir les terres appartenant aux paysans refugies en Transylvanie après
la conquéte ottomane de 1552. Nottons aussi parmi les causes des reeen-
sernents faits A cette époque : la perception abusive de nouveaux impdts,
qui n'étaient pas inscrits dans les defters ainsi que les litiges de propriété
-et de frontière fiscale &is à l'enregistrement abusif des villages transyl-
irains dans le premier registre dressé par Halil beg.

Nous faisons ressortir ainsi le caractère pragmatique et, par conse-
quent, la périodicité irregulière du recensement. Leur fréquence a Re
ilnposée non seulement par les nécessités immediates de l'administration
atomane mais aussi par le danger d'une diminution des possessions et du
nombre des contribuables. Ce n'est done pa,s étonnant que le premier recen-
sement achevé par Hall beg en 1554127 a été suivi, peu de temps après,
par un autre confié le 18 juin 1560 (967 H ramazan 24) au defterdar de
Thoisoara, Sadik Celebi. Le nouveau recensement n'était que la suite de
l'enquete fiscale menée sur le terrain par le mettle defterdar. Sadlk Celebi
avait porte A, la connaissance de la Porte l'essor économique de l'eyalet
et la possibilité des ralas d'acquitter chaque année plus de 25 (yilk) char-
ges d'aspres 13.

I° Ibidem. N'oublions pas qu'au XVe siécle les campagnes ottomanes étaient financées
par les droits perçus sur les /alas, voir H. Lowry, op. cit., p. 23.

11 Gy. Kalcly-Nagy, Hardes-szédlik és retjcik, Budapest, 1970, p. 57; G. David, Financial
_Policy in a Hungarian Sanjaq- (The Case of Simontornya) dans Between Danube and the
Caucasus. A Collection of Papers Concerning Oriental Sources on the History or the Peoples of
Central South-Eastern Europe, Budapest, 1987, p. 23.

12 11 s'agit du registre N° 290 Tapu ve tahrir defterleri dressé en 1554 (evail-i muharrem
962 11.) et qui est précédé aussi par le kanunname du sandjaq de Timisoara, voir V. Veltman,
Documente turco-osmane privind vilaietul (eialetul) Timisoara. O Revista Arhivelor o, 4, 1985,
p. 418 422.

13 Voir la note du 18 juin 1560 (967 II ramazan 24) concernant l'ordre donné au defter-
dar Sadik Celebi de faire un nouveau recensement de l'eyalet de Timisoara, BasbakanIlk Arsivi
I-stanbul, Miihimme Defterleri (cité par suite mop) N° 4, p. 902, microfilme aux Archives
d'État de Bucarest, Collection Microfilmes de Turquie, bobine 15, c. 157: II est certain qu'au
,eotirs d'une année (peuvent) étre (amassées) plus de 25 charges d'aspres si on lui donnait
l'ordre de (faire) le recensement pour (chaque) sandjaq, ainsi qu'il a été auparavant. On (lui)

ordonné ainsi de dresser le rccensement du e3alet mentionné... o
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164 Cristina Fenesan 4

D'autre part, une soi-disant deterioration du defter 14 devait
fier, selon Selim II, le reeensement ordonné le 27 septembre 1567. L'allé-
gation n'était pas, d'ailleurs, dépourvue de tout interet. En .effet, le defter
n'était plus valable car la conquéte de la region de Gyula (1566) avait mis
en question la structure et Pétendue de quelques sandjaqs limitrophes tels
que Lipova,. Arad et Cenad 15 L'extension territoriale de l'eyalet de
Timi.;oara au dépens des anciens comtés de Cenad et de Zarand a compt6
plus que l'avènement d'un nouveau sultan 16 ou plus que les anciens
litiges de proptiété et de frontière fiseale engendrés par le regibtre de Hall
beg. Il faut ajouter, toutefois, que la decision de faire un nouveau recen-
semen t avait tenu quand m 'erne eompte des abus commis par l'ancien begler-
beg 4e Timioara, Hasan pacha. Rappelons les explications données 16
14 avril 1568 au prince de Transylvanie, Jean Sigismond Mpolya,
sujet du nouveau recensement. Il y est dit : « que Pon établisse et que Pori
sépare les villages appartenant A, la Trans-ylvanie de ceux qui, selon le
defter envoyé, appartiennent A, nos pays bien trardés et qui au recense-
ment, ont été enregibtrés dans le defter de Hall beg »17.

Cependant on n'a pas réussi à résoudre complètement la question de
la restitution des villages abusivement occupés et qui n'avaient pas été
inserits dans les registres quoiqu'en 1574 le eapitaine cl'Oradea efit obtenn
quelques uns d'entre eux 18. Il est aussi certain qU'en 1578 le phenomène-
de sbusenregistrement des eontribuables saisis au cours du recensement
precedent ainsi que les abus d'ordre fiscal et territorial ont poussé le sultan

ordonner un nouveau recensement sans avoir demandé préalable
du beglerbeg de Timiwara 19. D'ailleurs le sousenregistrement et surtout
la fuite des contribuables dans les sandjaqs voisins avaient les causes
suivantes, selon l'ordre envoyé le 27 janvier 1578 au recenseur Hagan:

t. la perception abusive de nouveaux impòts, qui n'étaient pas
enregistrés dans le defter.

b. l'opposition aux injustices eommises par les timariotes de Peyalet
en .commengant avec les sandjaqbegs et en finissant avec les sipahis 2°.

En ce qui concerne le detnier recensement fait en 1591, il aurait eu
probablement les mêmes causes que eelui qui l'avait plécéde 21. E patait
aussi que c'était la solution avancée par Sigismond 136thory en vue de

Gy. Káldy-Nagy, A Gyulai suindzsdk 1567 és 1579 évi összeirása, Békéscsaba
1982, P. 12.

15 Voir poui les details Gy. Káldy-Nagy, op. cit., p. 10 et aussi Cr. Fenesan, Un aspect
méconnu de la fondation de Peyalet de Timisoara : l'instauration des autorités ottornanes à T im isoara
en 1562, 4 Revue des Études Sud-Est Europeennes o, XXVII, 1 2, 1989, p. 76.

16 Gy. Kaldy-Nagy, The Administration of the San jaq Registration in Hungary, Atta
Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricarum », XXI, 2, 1968, p. 185.

17 M. A. Mehmet, Documente turcesli privind istoria Rom6nici, t. I, Bucarest, 1976i
doc. n° 91, p. 87.

18 Cr. Fenesan, L'origine du condominium fiscal osmano-transylvain, *Revue des ttud'es
Sud-Est Europeennes s, XXVIII, 1 4, 1990, p. 93.

Gy. Kaldy-Nagy, Magyarors.:6gi 16r 6k. add összeirrisok, Budapest, 1970, p. 16.
29 Voir MOD N° 33 p. 229 doc. N° 506 avant le 27 janvier 1578 (985 H. zi'llsa'de 18),

Arad. es d' tat de Bucarest, Collection Microfilmes de Turquie, bobine, 17, C. 458.
21 Gy. Kaldy-Nay, A Gyulai s:6ndzskl; 1567. , p. 11 est aussi d'a3 is que le recersement

établi en 1591 dans les sandjaqs de Cenad et G3-ula a Re prepare de la méme rvanière-que-
ceux qui l'ont prCcédé.
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5 Recensernents à Tirnisoara au XVIe siècle 165

iv:drier la frontière fiseale de sa principauté et surtout de mettre fin aux,
pillages et anx. empiètements des sipahis et des zaims. Il avait instiuit
en: e but Georges Ravaszdi, son représentant A, la Porte, afin d'insister
auprés des autorités ottomanes pour que « le problème des villages assu-
jettiS ne soit pas inscrit au defter » 22 et pour que la frontière tracée en
vertu du registre de Hall beg soit respectée par le nouveau reeensernent.

Des faits exposés il ressort une fréquence de sept ans -pour les pre-
miers trois recensements dresses en 1553/1554, 1560, 1567 et de 12 ans
pour les recensements de 1579 et 1391. Les derniers ont suivi ainsi la fré-
quence habituelle de 10 à 15 ans propre au régne de Siileyman le Légkla-
teur.,Nous sonnnes maintenant en état de prouver qu'en ce qui concerne
la; fréquence du recensement, les prescriptions faites en 1540 par Liitfi
paella 23 n'ont pas été observes. Il est question d'un intervalle de 30 années,
légriféré en 1592 par Ferhad paella 24, après lequel on devait dresser de
nouveaux registres pour tous les eyalets de l'Empire.

Les recenseurs (emin, il ledtibi, defter ) et leurs seetetaires
(kâtib) étaient choisis tout d'abord parmi les lettrés, c'est-k-dire parmi
le s defterdars mais aussi parmi les militaires tels que sandjaqbeg, alaybeg.
Ce.fait nous est démontre, à la, par la pratique et par le reglèment
du XVI' siècle coneernant le recensement 25. Il n'est surtout pas clepourvu
d'intérét de reeourir aux données fournies par les Mahimme Defterleri
poilrpréciser l'identité de tons eeux qui ont dressé, pendant la seeonde
moitie du _XVI' siècle, des recensements de l'eyalet de Timivara. Tons
les recenseurs ont acquis leur experience, A, tour de rôle, au trésor imperial
et dans d'autres centres administratifs ottomans proehes de l'eyalet de
Timi,;oara..C'est d'abord le eas du premier recenseur de l'eyalet de
Tin*oara, Djandarlizade Hall beg 26, fils du nishamlji et puis du begler-
beg 'de Damas, Isa pacha. Dans sa qualité de defterdar de Bude, l'ancien
goui erneur (lala ) du prince Orkhan, petit-fils de Siileymau le Législa-
teur, avait diesé entie 1545-1547 le tecensement des 12 sandjaqs de
l'eyalet de Bude 27 Il n'est done pas étonnant qu'en 1353/1554 Djandar-
lizade Hall beg ait été chargé en tant que sandjaqheg de Lipova du recen-
sement de l'eyalet de Tint*aia, ainsi que le prouvent les données des

" 22 L. Haan, M. Zsilinsky, Békesmegyei oklevéltdr, Budapest, 1877, P. 203.
23 R. Tschudi, Dcs Asafname des Liitfi Paseha, Berlin, 1910, p. 33 et 41; O. L. Barkan)

Les grands recensements, p.25 ; d'aprés B. A. Cvetkova, Early Ottoman Tahrir Defiers as a Source
for Studies on the History of Bulgaria and the Balkans, Archivum Ottoinanicum s, \'III, 1983,
p. 134 le recensement était etabli A un intervalle de 20 A 30 ans.

24 I. H. UzunarOli, Osmanli deoletinin merkez ve bahrige teskildti, Ankara, 1948,
p. 109 110; Gy. Kaldy-Nagy, The Admit istration of Sanjaq Registration. . ., p. 185 ; klern,
ilIc.gyarorszcigi p. 13-14.

25 T. Beldiceanu-Steinherr, N. Beldiceauu, op. cit., p. 4 6.
26 Voir O. L. Barkan, Les grands recensements de la population. ., II, p. 172 ; I. H. Danis-

mend, Izahli Osmanli Tarihi Rronolojisi, t. II, Istanbul 1947, p. 246, 469 ; voir aussi l'article
Dj( darli de V. L. Ménage, L'ncyclopédie de l'Islam ed. B. Lewis, t. II; Livr. 23, Brill, Leyde,
1960, p. 457.

27 J. Matuz, Die Steuerkonskrif lion des Sandschaks Stuhlweissenbury aus den Jahren 1563
bis L56,5, Islammissenschaftliche Quellen und Teste aus deutschen Bibliotheken, t. 3, Bamberg,
1986, p. 2-3 ; E. Vass, Two Tahrir Defiers of the Sanjaq of 111oluics from the Time of 3Iurad 111
1.380 15'11 dans Betwee.n the Danube and the Caucasus, p. 342.
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Miihimrne Defterleri 28. En opposition avec l'avis de Mehdi Ilhan 26, cet
exemple atteste la pratique suivant laquelle les souverains ottomans con-
fiaient parfois A, un recenseur plusieures provinces 3°.

A l'encontre du cas de Djandarlizade Hall beg, nous ne disposons
malheureusement pas de details ni sur les autres recenseurs de l'eyalet
de Timisoara, ni sur leur cariere. Nous ne pouvons done que les citer sous
leur nom et sous la qualité dans laquelle ils ont été chargés de faire
le recensement :

de 1560 Sadik Celebi, le defterdar de l'evalet ;

de 1567 Muharrem Celebi, le defterdar des timars de l'eyalet 32 ;
de 1578 Hasan miitefferika, ancien defterdar du trésor impérial 33;

et enfin de 1591 Omer alaybeg, originaire des eonfins de Transyl-
vanie et qui était chargé au début de dresser le recensement de 7 sandjaqs 34.

D'autre part, on leur avait enjoint aussi les secrétaires (kAtib) sui-
vants : le zalm Mehmed 35à Sadik Celebi, le sipahi de rang élevé de Gyula,
Ferhad bin Abdullah 36 A, Muharrem Celebi, le scribe du département des
finances (ahlaim-i maliye katibi ), Ibrahim bin Abdullah 37à Hasan
miitefferika.

Les ordres et les instructions ayant trait au recensement avaient
d'abord le but d'empécher le sousenregistrement et les abus de toute
sorte. Le recensement des ralas était une operation importante, car elle
servait à determiner la valeur d'un timar. C'est pourquoi les ordres con-
cernant les recensements de 1560, 1567, 1579 envoyés soit au beglerbeg
soit au sandjaqbegs et aux qadis de Timisoara ont toujours insisté A,
cet égard 38.

Il fallait maintenir, A tout prix, le nombre nécessaire de villages et
de contribuables en prevenant non seulement l'évasion et la fuite en masse
des ralas mais aussi la tentative des timariotes de ne pas faire enregistrer
tous leurs ralas. Il y avait ainsi, d'après les instructions envoyées en 1578
aux sandjaqbegs et qadis de Timi*oara, nombre de ralas, qui, par la faute
des sipahis 36, n'étaient pas enregistrés jusqu'alors dans le defter. L'éva-

28 Voir le document du 23 décembre 1575 (983 H ramazan 20) MUD. N° 27p. ?, Archives
d'État de Bucarest, Collection Microfilmes de Turquie, bobine 16, c. 408: e Lorsque Hall beg
(l'un) des émirs a dressé plusicurs recensements pour les vilayets de Timisoara et de Bude et
pour les pays qui en dépendent de ceux-ci...

26 Voir M. Mehdi liban, The Process of Ottoman Cadastral Surveys During the Second
Half of Sixteenth Century : A Study Based on the Documents from Mithimme Defiers, Anuarul
Institutului de Istorie i Arheologie A. D. Xenopol o, t. XXIV/1, 1987, p. 25 qui affirme que le
sandjaqbeg de Lipova, Hall n'aurait reçu cette charge que pour le sandjaq de Timisoara.

30 Voir I. Beldiceanu-Steinherr, N. Beldiceanu, op. cit., p. 10.
al Voir MOD N° 4, p. 902, Archives d'Etat de Bucarest, Collection Microfilmes de

Turquie, bobine 15, c. 157.
32 Voir IVICD N° 7, doc. N° 278, 556, 639, Archives d'Etat de Bucarest, Collection Micro-

filmes de Turquie, bobine 15, c. 404, 419, 423; Gy. Kaldy-Nagy, Magyarországi török. .., p. 16.
33 Voir MOD N° 33, p. 246 apud Gy. Kaldy-Nagy, A Gyulai szándzsák..., p. 13.
34 Cr. Fenesan, L'origine du condominium fiscal osmano-transylvain, e Revue des Etudes

Sud-Est Européennes XXVIII, 1 4, 1990, p. 96; Gy. Kaldy-Nagy, The Administration of
Sanjaq..., p. 188.

38 Voir la note 31.
36 Voir la note 32.
37 Voir la note 33.
38 Voir Gy. Kaldy-Nagy, Magyarországi !bra..., p. 19; idem, A Gyulai szandzsák...,

p. 12-13.
36 lbidem, p. 13; idetn, The Administration or Sanjaq..., p. 190.
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sion fiscale par suite du sousenregistrement avait profondément inquiété
les autorités centrales. Elles out ordonné à cette occasion la prise de mesures
sevères telles que : la garde des defiles, des ports et des ralas. Ces mesures
ont manqué pourtant d'efficience au cours du reeensement des villages,
qui se trouvaient aux confins de la Transylvanie o.

N'oublions pas que le recensement de 1579 devait mettre fin aux
abus portant sur la possession de la terre, à savoir des biens de l'église,
des monastères et des paysans refugiés en Transylvanie. Chaque personne
ayant la possession ou la jouissanee de ces biens devait produire, selon
l'ordre écrit avant le 27 janvier 1578 son titre de propriété (tapu ) pour
qu'on puisse les contr6ler et les enregistrer 41.

En outre les instructions envoyées à l'occasion du recensement ava-
ient en vue la limitation des abus commis par les recenseurs. D'ailleurs les
autorités de Transylvanie ont incriminé, en fait, tous les reeenseurs,
partir du fameux hall beg. Leurs incriminations étaient justes vu que par
suite de ces recensements on parvenait à l'extension arbitraire de la fron-
tière fiscale ottomane au dépens de la Transylvanie. C'est Penregistrement
abusif des habitants de quinze villages de Transylvanie dû A, Hall beg qui
est 4 l'origine des litiges de propriété et de frontiere fiscale entre l'eyalet
de Timisoara et la principauté de Transylvanie 42. En (Mph de cet abus,
le defter de Hall beg a été toujours invoque non seulement par les autori-
tés ottomanes mais aussi par les princes de Transylvanie comme instrument
sur et sans appel pour la delimitation et la correction des frontières appar-
tenant 4 l'eyalet de Timisoara 43. C'est pourquoi les instructions envoyées
aux recenseurs ont fait état de la nécessité d'observer strictement le regis-
tre de Ham beg 44. Malgré ces instructions, les recensements faits après
1560 ont perpétué et augmenté parfois ces abus. Citons d'abord la mani-
ere abusive selon laquelle s'est déroulé le recensement confié en 1567 4
Muharrem Celebi ainsi que la reaction violente qu'elle avait déclenchée
de la part des autorités transylvaines. Muharrem Celebi n'a pas respeeté
les possessions et les frontières de Transylvanie puisque le capitaine d'Almas
et le capitaine de la forteresse d'Oradea ont fait échouer le recensement, le
premier dans les villages des nahiyes Almas, Buteni et Ilia de Mures 45,
le second da,ns les bourgs de $arkat et Köleser. Les villages appartenant
aux bourgs cites ont refuse de payer la capitation (djziye ) et se sont sou-
levés lors du recensement du sandjaq de Gyula. En plus ils ont prété

Voir l'ordre envoyc par le sultan Selim II au prince Jean Sigismond Zdpolya,
I. Kardeson, T bra-Magyar Oldevéltdr 2533 1789, Budapest, 1914, doc. N° 101, P. 86: que
tu envoies les habitants des villages et des boupgs conformément aux démandes de loyauté
et de dévouément envers ma Porte de felicité, pour qu'ils viennent et solent inscrits dans le
nouveau registre

41 Voir MOD IV° 33 doc. N° 506, p. 229, Archives d'État de Bucarest, Collection Micro-
filmes de Turquie, bobine, 17, c. 458.

42 Voir MOD N° 7, doc. N°428, Archives d'État de Bucarest, Collection Microfilmes de
Turquie, bobine 15, c. 412; traduction en hongrois I. Kardcson, op. cit., doc. N° 101, p. 86.

43 L. Szdlay, Erdély es a Porta, doc. N° XXVII, p. 34, 35, doc. N° LI, p. 85.
44 M. A. Mehmet, op. cit., doc. N° 91, P. 87; AIrD N° 7, doc. N° 1047, Archives d' tat

de Bucarest, Collection Microfilmes de Turquie, bobine 15, c. 442.
45 Voir MOD N° 7, doc. N° 428, Archives dletat de Bucarest, Collection Microfilmes de

Turquie, bobine 15, c. 412.
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secom a aux gens du prince Zápolya pour attaquer les fonctionnaires char-i
gés du recensement4°.

D'autre part, le prince Jean Sigismond ZApolya avait errN uyé
Istanbul dais le but de prouver Pappartenanee de certains villages A,
la Transylvanie le nouveau registre qu'on devait faire cornparer aVec
les anciennes conscriptions47. Tout comme le recensement de Muharrem
Celebi, le recensement dressé plus tard, par Hasan Alfitefferilia n'a fait
qu'élargir les confins ottomans. D'ailleurs la dispute coneernant le con-
fina et la possession des villages s'est avivée 45 au moment ob. Szoluolt
deN-int le siege d'un nouveau sandjaq.

On peut se demander, toutefois, ce qu'avait fait la Porte pour mettre
un terme A ces abus. Elle a essayé, d'après les données fournies par les
Mühimmne Defterleri, de faire respecter la frontière délimitée d'abora, par
le defter de Hall beg, et ensuite, en vertu du recensement de Muharrent
Celebi. Dans ce but, on avait reconnu au heglerbeg de Bude la qualité
d'arbitre des futurs différends entre la principauté de Transylvaniè et
Peyalet de Timisoa-ra49.. 11 est aussi question des références au registre de
Hall beg faites soit par les ordres de 1572 et de 1578 50, soit par les abid-
names accordées en 1574 et 1575 A tienne Báthory 51. Ces recomandations
ont eu malheureusement le même sort que les ordres envoyés plus.tard,
en 1591, aux recenseurs et aux beglerbegs de Rude. et de Timi,6ara 52.

Elles n'ont jamais été observées. L'aga d'Ineu avait saccagé, à Poecasion
du recensement de 1591, les villages de Botfeiu et Tagildrm, qui appsarte-
naient A, la Transylvanie 53.

Signalmis enfin, le condominium fiscal osmano-transylvain en tánt
qu'une des plus importantes conséquences de ces recensements. Il, fut
instauré par Pextension abusive de la frontière fiscale. ottomane au cours
du recensement des revenus et biens imposables et an déPens de la prin-
cipauté de Transylvanie. C'est ainsi que le déplacement des frontieres
ottomanes a inené non seulement à leur interference avec les frontières
transylvaines- mais aussi A, tine lutte acerbe pottr la collect° de Pimpôt.
Le condominibm fiscal résulta done de deux actions hontraires : la pre-
mière tendait à augmenter les revenus de Peyalet de Timisoara, la second°
s'acharnait à percevoir les impöts traditionels dôs à la noblesse transyl-
vaine. N'oublions pas que Pintérêt opposé et exclusif des princes transyl-
vains et des nobles, d'une part, et celui des timariotes et des zahus otto-
mans de Pautre, juatifie Pacceptation du condominium A, titre de com-

44) Vciir rorche ehvoyé le 13 novembre 1567 mop N° 7, doc. N° 432, Archives d't.fat de
Bucarest, Collection Microfilmes de Turguie, bobine 15, c. 413.

47 Cr. Fene5inr,' L'origine du condominium..., p. 93.
45 I. Karácson, op. cit., doc. N° 151, p. 125.

M OD IV° 7, doc. N° 2609, Archives d'État de Bucarest, Collection Microfitmes de
Turguie, bobine 15, c. 549.

50. L. se.aiay, Adalékolz a magyar nemzel tiirténelthez a XVIdik szdzaclban, Pest; 1859,
p. 199; idem, Eidely ,es a Porto, doc. N° XXIX, p. 33 voir aussi Forclre envoyé le 4 juin. 1578
(986 4 liebi 28) A.Ilasan, defterdar de Timisoara par lequel Alurad III lui ordonne d'obser-
Ner les defters de Halil beg et de Muharrem Celebi.

51 L. Szala3, op. cll., doc. N° XXXVI p. 201, 203, doc. N° CLXIII, p. 255.
52 I. Kardcson, op. cii., doe: N° 229, p. 172.
5 3 L. Haan, M.Zstlinsky, op. cit., p. 211 ; S. Marki, Arad vármegge és Arad szafiadkircily

viuos 161-Uncle, t. II 2, Arad, 1895, p. 15.
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promis temporaire. Il y a eu aussi des cas ou « ce genre de collaboration
asmano-transylvaine » a été plus qu'eficace. Les paysans ont accuse, A,
juste titre, le sandjaqbeg d'Ineu d'entente avec la noblesse transylvaine
puisqu'il avait fait sourde oreille A, toutes leurs plaintes : « quand nous
sommes allés porter plainte il ne faisait que se taire » par rapport à l'admi-
nistration d'un autre beg, « du temps duquel il n'y avait pas tant de ban-
dits ... ce beg veut plutôt causer des dégâts aux maisons des sujets que
nous défendre des ennemis » 54.

Le condominium a été défendu ou contesté puisque les nouveaux
possesseurs de la terre ne se sont pas contentés des revenus dont ils jouis-
saient dans l'eyalet de Timisoara et ont assujetti aussi des villages tran-
sylvains. Les proportions prises par ce processus ont déterminé, en 1576,
Cristophe BAthory à intervenir auprès de la Porte pour les faire cesser 55.

Tous les exemples cités démontrent l'importance des recensements
pour l'histoire économique et sociale de l'eyalet de Timisoara dans la
seconde moitié du XVI' siècle. D'autre part, les recensements fiscaux
ont contribué A, l'instauration abusive et progresive de la domination
ottomane sur les terres voisines appartenant à la principauté de Tran-
syly anie.

" L. Szalay, op. cit., doc. N° XL, p. 60, doc. N° CCXVIII, p. 324 325.
56 Ibidem, doc. N° CXCIII, p. 298.
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CUSTOM IN THE 16th-18th CENTURIES OTTOMAN-
ROMANIAN RELATIONSHIP

(STARTING POINTS FOR A HISTORIO-
GRAPHICAL DEBATE)

VIOREL PANAITE

In 1656, the grand vizier Köprülü Mehmed Pava wrote to the Walla-
chian nobles in the following words : "You are the tributary reaya of the
sultan ; as long as you show obedience and allegiance, no viziers and no
beys will be permitted to treat you as rebels and they are not allowed to
ask you anything contrary to custom" 1 In these terms Köpriilii Mehmed
Pasa was impressing upon the voivode of Wallachia, Constantin Serban
(1654-1658) the necessity of paying homage to the sultan. Before any-
thing else, our attention had been drawn by the fact that the grand vizier
invokes no "treaty" Caldname' ) but a "usage" established between
the Wallachian voivodes and the Ottoman sultans, in support of his order.

This is not the only document which appeals to "usage" as the main
reason for observing the rights and the duties between the Romanian
Principalities and the Ottoman Empire. Accordingly, the question arises
whether custom, one of the formal sources of the international law 2,
was equally to be found as a legal source in the Ottoman-Romanian
relations.

Until now one can say that both historians and jurists have dealt
only with the Ottoman-Romanian "treaties" and completely ignored
the problem of the presence or absence of custom in the relations between
the Romanian Countries and the Ottoman Empire. Considering the great
amount of documentary information, especially from the 16th-18th
century Ottoman sources, we attempted to look at this subject, despite
its slippery and complicated nature.

These pages are written with the hope of stimulating a historiogra-
phical debate, no matter how much they might be disputed. Such a debate
may be more useful for clarifying a topic, than would be ignoring it
altogether.

a Tayyib M. Gökbilgin, La structure des relations turco-ro umaines el des raisons de certains
hiikiims, ferman, berat et des ordres des sultans adressés aux princes de la Moldavie et de la Valachie
au XV le et X Vile siecles, in "Belleten", XLII, no. 165 168, Ankara, 1978, p. 772.

a On custom, see Grégoire Gianni, La coutume en droit international, Paris, 1931; Charles
Rousseau, Principes généraux du Droil international public. Tome I: Introduction, Sources,
Paris, 1944, p. 824 862 ; J. L. Brierly, The Law of Nations. An Introduction to the International
Law of Peace, sixth edition, Oxford, 1963, p. 59 62; Michel Virally, The Sources of Interna-
tional Law, in Manual of Public International Law, edited by Max Sorensen, London, Melbourne,
Toronto, New York, p. 116 175.

3 On the Ottoman-Romanian "treaties", see N. Beldiceanu, Problema tratatelor Moldovei
cu Poarta in lumina cronicei lui Pecevi, in "Balcania", V, no. 1/1942, p. 393 408; Stefan

R ev. Études Sud-Est Europ., XXXI .1 2, p. 171-185, Bucarest, 1993
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1. For a long time, custom has been one of the essential sources of
internal law and, equally, of international law. It was used as a juridical
instrument for creating new rules and for testifing the old ones. Mention
should be made of the fact that we refer to the formal sources of law, not
to the extrajuridieal elements (called "material sources" by some jurists) 4.
So far, custom was defined in various ways, depending on the chosen cri-
teria. Lu the internal law, custom in.eant the unwritten law and it was seen
as opposed to the written law 5. In the law of nations, custom and treaty
were seen as opposed terms. Thus, in Paul Guggenheim's view, "Tandis
que la création des normes par une convention est un acte conscient
la création des règles coutumières se caractérise par le fait que ce sont les
destinataires de la norme eux-mêmes qui constatent son existence, sans
qu'il leur soit possible de prendre connaissance d'une manière rationnelle
des différentes étapes de la procédure législative qui a créé la norme" 6.

In the 20th century jurists' opinion, an international custom can
only exist on the basis of two elements : (a) a historical element, implying
a continuous practice in time and a multiplication of precedents in space
(repetition of facts) ; (b) a mental element (the opinio jurist sive necessi-
tatis ), which means that the law subject believes in the necessity of that
practice 7.

Stefanescu, Tara Romdneascd de la Basarab I "Intemeielorul" plat la Mihai Vitea:ul Bucharest,
1970 (especially, the chapter "Capitulatiile" cu Poarta otomana si situatia politica a Tdrii Romd-
nesti, p .101 140) ; Aurel Decei, Tratatul de pace sulhndme incheiat intre sultanul Mehmed
al II-lea si $lefan cel Mare la 1479, in "Revista Istorica Romana", XV (1945), fasc. IV, p.
465 494 ; Mustafa A. Mehmet, Din raporturile Moldovei cu Imperial otoman in a doua jumalale
a veacului al XV-lea, in "Studii. Revista de Istoric", XIII, no. 5/1960, p. 166 178 ; C. Giu-
rescu, Capitulatille Moldouei cu Poarta otomana, Bucharest, 1908; M. Guboglu, Le tribut payé
par les Pricipautes Roumaines à la Porte jusqu'au debut du X V le siècle d'apres les sources fur-
gues, in "Revue des Études Islamiques", no. 1/1969, p. 49 80; I. Matci, Quelques problèmes
concernant le regime de la domination ottomane dans les Pays Roumains (concernant particuliè-
rement la Valachie ), in "Revue des Rtudes Sud-Est Européennes" (Bucharest) X, no. 1/1972,
p. 66-81 and XI, no. 1/1973, p. 81 97; M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, L'origine des
khatt-i serifs de privilege des Principautés roumaines, in "Nouvelles Etudes d'Histoire, VI,
1/1980, p. 251 263; Stefan S. Gorovci, Moldova in "Casa Pe marginea i:voarelor pri-
vind primal secol de relaf ii moldo-olomane, in "Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Jassy, XVII, 1980, p. 635 667; Mihai Maxim, Din istoria relafillor romdno-otomane "Capi-
tulafiile", in "Anale de Istorie" (Bucharest) XXVIII, no. i6/1982, p. 34 68 ; idem, Din nou pe
.urmele vechilor &dale ale Moldovei si Tdrii Romanesti ca Poarta otomand, in "Revista de Istorie"
(Bucharest), no. 2/1987, p. 157 172 ; Tahsin Geinhl, "Capitulafiile" Transilvaniei de la juma-
latea secolului a/ X VII-lea, in A I IA (Jassy), XXXIII, no. 2/1986, p. 717 721 ; Viorel Panaite,
Cileva observalii privind reglementdrile de pace romdno-otomane in secolul XV, in Romanii in
istoria universalá, III/1, Jassy, 1988, p. 469 491.

4 See Grigore Geamanu, Drept international public, I, Bucharest, 1981, p. 88 -100.
6 See Valentin Al. Georgescu, La place de la coutume dans le droll des dials feodaux row-

mains de V alacltie el de Moldavie jusqu'au milieu du XVII siècle, in "Revue Roumaine d'His-
toire", VI, no. 4, 1967, p. 553 586 ; idem, Structura si izvoarele dreptului in Istoria dreptului
romdnesc, II/1, Bucharest, 1984, p. 65 85 (with a bibliography on the problem).

6 Paul Guggenheim, Traité de Droil international public. Avec mentionde la pratique inter-
nalionale et suisse, Tome I, Geneve, 1967, p. 94. On tthe relations between custom and treaty,
see also, Charles de Visscher, Coutume et traile en droit international public, extrait de la "Ftevue
Générale de Droit International Public", no. 3/1955, Paris, 1955 and R. R. Baxter, Treaties
and Custom, in "Recueil des Cours", Tome 129, I, 1970, p. 27 105.

7 Gr. Gianni, op. cit., p. 120 135; Ch. Rousseau, op. cit., p. 834 844.
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In the international law, a customary rule holds true either for the
international community as a whole, or for a part of it. Consequently, the
international customs have been classified into three categories : (a) One-
ral customs, applied to the totality of states ; (b) regional customs, obser-
ved by a particular group of states ; and (c) bilateral customs, which result
only from the relations between two states, practised for a long time 9.

Leaving aside such theoretical aspects, let us consider some metho-
dological problems. The criteria adopted by the 20th century jurists for
defining legal notions cannot be applied to 16th-18th century historical
realities. Therefore, it would be wrong to identify some "customary rules"
in the Ottoman-Romanian relations, by resorting to the modern criteria
mentioned above. The obvious conclusion that nothing of the sort can be
found in the practice of Ottoman-Romanian relations would only echo
the mistake made by some historians and jurists, who have undertaken
to look for the Ottoman-Romanian "treaties". They denied the existence
of such "agreements", since they had tried to discover "treaties" concluded
according to modern patterns (written form, reciprocity, etc.). Any ana-
chronistic pattern will bring us far from the historical reality, which is
always complex and manyfold. It is better to abandon momentarily those
abstract juridical concepts and to investigate the evidence of the 16th-18th
century historical documents, where "usage" is invoked both by Ottomans
and Romanians. Only the historical sources will answer the. question whe-
ther the Ottoman Empire recognized as its obligation to adopt a certain
course in the relationship with the Principalities. In other words, whether
the alleged "usage" meant a practice accepted as a law.

2. The 16th-18th century Ottoman and Romanian sources are of par-
ticular interest because they provide a number of cases when the "usage"
was invoked. We can reduce them to three situations types : (a) the rein-
forcement of the specific rights of autonomy in Wallachia, Moldavia and
Transylvania towards the Ottoman Porte ; (b) the confirmation of the
political, military and financial duties of the Romanian Countries towards
the Ottoman Empire ; (c) the statement of ceremonial practices pertaiaing
to the voivode-sultan relations in the 16th-18th centuries.

Firstly, there are many documents of the 17th-18th century in which
the "usage" was invoked by prince,,s (or nobility) and sanctioned by sul-
tans (or grand viziers) in the orders intended to protect the territory and
inhabitants of each Romanian Country against various transgressiOns
commited by Ottoman subjects Among many such records, let us mention
the following Turks and Tatars' actions considered to be "contrary to
usage" (kadime muhalif ) or "opposite to what was used" ( olagelm4e
muhalif ) taking possession by force over some Moldavian lakes, in
1609 (191agelm4e muhalif ) 9; - the sipahis and yenigeris' violences against
the Wallachian merchants, in 1614-1615 (olagelmile muhalif 01 ;

the Tatars' crossing over the Dniestr river and invading of Moldavian

° Paul Guggenheim, op. cit., p. 107 109.
° Tahsin Gemil, Relatiile Tárilor Romdne cu Poarta Otomand in documente turce$ti

(2601-1712) (The Relations betiveen the Romanian Principalities and the Ottoman POrte in
Turkish Documents ), Bucharest, 1984, p. 148 149, doc. 49.

1° Ibidem, doc. 62, pp. 167 168.

3 Ottoman-Romanian relationship 1 ath 18th C. 173
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territory, in 1608 and 1632-1633 (hil4f-1 'Met )31 ; the infringments
of the Turks of Timiwara and Lipova perpetrated against the borderlandg
of Transylvania, in 1634 (hildf-i mulad ) 12; - the raiding into Walla-
chian territories and taking possession by force of some places, in 1744
(kadime mugayir ) 13 - the occupation of some Moldavian territories by
Tatars, in 1721 (kadime mugayir ) 14. Other instances of the same kind
might be further quoted.

Secondly, we come across many records of 16th-18th century in which
the Ottoman Porte invoked the "usage" as an argument, in order to deter-
mine the Romanian princes to discharge their duties. The sultans or grand
viziers ask the prince to act "according to usage" (mulad iizere ; 'ddet
iizere ) or "as it was used from ancient times" (kadimden idegeldiigi iizere ).

The tribute (in Turkish, itara9 or eizye) 16 was the most important
duty of the Romanian Principalities towards the Porte. It was often asked
to be sent to Istanbul "according to old usage" (mu'tad kadim iizere ).
Thus, Mehmed III (1595-1603) asked the king of Poland to warn Ieremia
MovilA (1595-1606) that "at the time established by usage, the usual
tribute should be sent according to old usages" 16. The Turkish chronicler
Mustafa Selaniki confirms that "the tribute of *eriat" (harap-i ?er'iyye )
was paid by the Moldavian voivode "in conforraity with the old usage" 17.
On 7-16 June 1663 (1073 Zilkoxle ), Mehnied IV (1648-1687),
referring to the Transylvania's tribute, order to Mihail Apafi (1661-1690)
to send it "to my Porte of Happiness alongside with your hardworking
nobles, in accordance with the old usage" (mu'tad kadim fizere ) 18 A docu-
ment of June 14th, 1714 (1126 gurre-i cemazi-iii-ahir ) said that Stefan
Cantacuzino (1714-1715) would receive the berát for the reign of Walla-
chia "provided that the hara9 be paid and sent in time, in accordance with
the old usage . .." (mu'tad kadim iizere) 13.

From Romanian sources also we learn that the tribute (birul ) was
paid off "according to usage" (dupd obieeiu ) and the princely messengers
took to Istanbul "the usual tax" (ob4nuita dajdie ) or "the usual harar
(haraxiul obilsnuit ) 26.

11 lbidem, doc. 30, pp. 123 124 and doc. 97, pp. 222 223.
32 lbidem, doc. 99, pp. 225 226.
13 Valeriu Veliman, Relaiile romòno-olomane ( 1711 1821). Documente turcesti (The

Ottoman-Romanian Relationships (1711 1821). Ttutish Documents), Bucharest, 1984, doc. 110,.
pp. 278 280.

14 Ibidem, doc. 43, pp. 140 145.
18 On tribute, see Cl. Caben, A. K. S. Lambton, C. Orhonlu, art. Rharildj, in Encyclo-

pédie de l'Islam, nouvelle édition. Tome IV, Leiden, Paris, 1978, pp. 1062 1087.
18 Documente privitoare la istoria romdnilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki (hereafter

Hurmuzaki ), Supl. II, Vol. I, Bucharest, 1893, doc. CCX, p. 411.
17 Mustaf a Selaniki, Tarih, in Cronici turcesti privind Tarile Rombne. Extrase. Vol. I

Sec. XV Mijlocul sec. xyli ( Turkish Chronicles on the Romanian Countries. Excerpts, vol. I,
15th Century-mid. 17th Century), edited by M. Guboglu and M. A. Mehmet, Bucharest, 1966,
p. 385.

18 Tahsin Gemil, op. cit., doc. 136, pp. 310 313.
18 Valeriu Veliman, op. cit., doc. 13, pp. 90-91.
28 Tahsin Gemil, op. cit., doc. 106, pp. 241 243; Andrei Veress, Documente privitoare la

istoria Ardealului, Moldovei si Tdrii Romdnesti. Vol. II. Acte si scrisori 1573 1584), Bucharest,
1930, doc. 249, p. 272; Idem, Vol. III ( 1585 1592 ), Bucharest, 1931, doc. 125, p. 196; Hur-
muzaki, Supl. 1, vol. 1, Bucharest, 1886, doc. LVII, p. 29 and doc. CCV, p. 125.
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The princes could not resist to the call of sultans or grand viziers
because participation to the campaigns 21 personally led by them was a
"usage", as 17th 18th century documents sought to argue. On 7-16 June
1663, Mehme IV ordered to Mihail Apafi to take part in the campaign
led by the grand vizier against the imperial army. He wrote : "so your
predecessors used to do" (eslafin idegeldftgi iizere ) 22. On 6-15March 1707
(1118 Zilhicce evtl'il), Ahmed III (1703-1730) reminded Antioh Cantemir
(1705-1707) that "the Moldavian hospodars have always participated
themselves to the campaigns held in the region of Roumeli since old times"
(zaman-i kadimden berii ) 23. Moreover, Mahmud I (1730-1754) ordered
to Constantin Mavrocordat on 20-29 July 1736 (1149 evitsit-i
to equip soldiers "on the strength of the old usage" (inu'tad kadime),
which had that "when imperial campaigns happen in Roumelia, the Walla-
=chian voivodes must also serve with their armies" 24.

In the 15th-17th century Ottoman-Romanian ielations, sending hos-
tages was a current practice 25. Nevertheless, it was always called a "usage"
in the times of Neagoe Basarab, prince of Wallachia from 1512 to 1521.
The documents make it clear that he had "a son (held) as a hostage in
Constantinople, in accordance with tradition" (cum e datina ) 26.

As an already quoted order to Wallachian boyards paying homage
to the Ottoman sultans (in Romanian, inchinare ) was considered a com-
_pulsory "usage" by the grand vizier Köpriilii Mehmed Pasha, in 1656 27.

In several documents of the 16th-18th century sending gifts along-
side with the tribute to the Ottoman sultans and high officials was also
mentioned as "usage" 28. Thus, in the beretts issued to the Moldavian and
Wallachian princes, such as those of 1577 28 and 1586 3° to Mihnea II, or
of 1620 to Alexandru Ilias 31, the sultans persisted to explain that along-
side with the tribute, they expected to receive "that what was usually
given from old times" (kadimden verilegelen nesneleri ). These documents
also mentioned that to certain high officials of the Ottoman Porte (like
the grand vizier and the beylerbey of Roumelia) should be sent "what
had been given to them until now..., according to old usage" 32. In the
Jerma'n of 15-24 November 1688 (1100 211-uharrem evahir ), Siileyman II

21 On this obligation, see M. Maxim, Obligatiile militare, In maned si de transport ale
Moldovei si Tdrii Romdnesti fald de Poartd in a doua jumátate a veacului XVI, in "Analele
Universitatii Bucuresti", 1979, pp. 99 109.

22 Tahsin Genail, op. cit., doc. 136, pp. 310 313.
23 Ibidem, doc. 230, pp. 485 487.
24 Valeriu Veliman, op. cit., doc. 79, pp. 216 217.
26 See Aurel H. Golimas,Despre Capuchehdile Moldovei ;i Poruncile Portii ccitre Moldova

Mild la 1829, Jassy, 1943, pp. 23 25.
26 Hurmuzaki, vol. XIV/1, doc. DCLXXX, pp. 717 718.
27 Tayyib M. Gökbilgin, op. cit., p. 772.
28 The Turkish words used for designating "present" was peskes (peshkesh ), amid lavaiet

or beddgel.
29 Tahsin Gemil, Documente turcesti inedite (sfirsitul sec. XVI si XVII), in Revista

Arhivelor", no. 3/1981, pp. 353 356.
36 Mihai Maxim, Culegere de texte otomane. Fase. I. lzveare documentare st Juridice (sec.

XV XX ), Bucharest, 1974, doc. 14, pp. 62-68.
31 Ahmed Feridun Bey (Ruksanzade), Manse'at es-Selat in, Istanbul, 1265 (1848-1849),

Vol. II, pp. 398 399.
82 We quoted from the beret, issued to Mihnea II in 1577 (Tahsin Gemil, Documente

Jurcesti inedite, pp. 353 356).
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(1687-1691) confirmed Constantin Brancoveanu as voivode of Walla-
chia and reminded him that one of his duties was to send, besides the
tribute, the presents "which you must crive in accordance with usage"
(multid iizere heddydni ) 3. Even in trre "agreement" (temessiik )
7 December 1687 (1099 Safer 1), concluded between the grand izier
Siyavu Pasha and the Transylvanian envoys, one of the stipulations was
the annual coming of the Transylvanian ambassador (milayyen el9isi )
to the Ottoman Porte with gifts, "according to old usage" (muleid-i
kadim iizere ) 34. The records mention the sending of several presents
"in conformity with usage" (Wet ) by Wallachian hospodars, such
as Matei Basarab (1632-1654) in 1649-1650 35, Constantin BrAncoveanu
(1688-1714) in 1711 38, tefan Carttacuzino in 1714 37.

A particular instance is the falcons' pe,skes. One of the first records
in which this practice was given legal sanction dates back to 1523 and
refers to the Ottoman-Moldavian relationships. It tells us that k$tefsdnitg
(1517-1527) sent to the sultan a messenger with falcons, "according to
usage" (dupii obicei ) 38 In 1564, one falcon and eight horses Weie registe-
red in a Turkish receipt, sent by the Wallachian voivode "in conformity
with an old usage" (dupei un vechi obicei ) 39. The "usage" of sending five
falcons was observed by Transylvania, in 1583 40. And, here is, after two
hundred years, in 1793, an order was issucd to Alexandru Moruzi
(1793-1796; 1799-1801) asking him to prepare and send 25 falcons to
the Ottoman. Porte. It mentioned in support that "there is an old usage
(mu'tad-ri kadim olmagla ) this number of falcons should come, every
year, from Wallachia"41.

The sending presents from to the khan of Crimea and to his family
is mentioned in several documents, especially of the 18th century. Thus,
an order (kilkiim ) of 29 May-7 June 1720 (1132 evdhir-i receb ) mentions
that Ahmed III asked Mihai RacovitA to send "the avaiets ., which is
given in conformity with usage" (mu'tdd iizere virilegelen. dvaidleri )42.

The "usage" was increasingly invoked as an argument in the
16th-17th century orders issued to the Romanian voivodes in order of
supplying Istanbul and the Ottoman army with goods, which became a
regular annual pelske during the 17th century 43. Thus, a fernain of

33 Tahsin Gemil, Relaliile Tdrilor Romane cu Poarta Otomand, doc. 180, pp. 382 383.
34 1bidem, doc. 178, pp. 374-379.
35 lbidem, doc. 122, pp. 273 274.
36 Mustafa A. Mehmet, Documente turcegi privind istoria Romdniei. Vol. L 1455 1774,

Bucharest, 1976, doc. 201, pp. 206 207.
37 See M. Costinescu, M. Georgescu, F. Zgraon, Diclionarul limbii románe literare vechi

(1640 1780 ), Bucharest, 1987,- p. 222.
38 Crestomalie pentru studiul istoriei statului i dreptului RPR, vol. II, edited by Stefan

Posen and Vladimir Hanga, Bucharest, 1958, p. 402.
36 Nicolae Iorga, Istoria poporului romdnesc, Bucharest, 1985, p. 418.
90 'Andrei Veress, Documente priviloare la istoria Ardealului, ;i rdrii Rqnulnesti,

Vol. II. Acte si scrisori ( 1573 1584), Bucharest, 1930, p. 257.
41 valeriu Veliman, op. cit., doc. 211, pp. 614 -41.5.
42 lbidem, doc. 40, pp. 135 136. See, also, the document of October November 1725,

(Ibildetn doe. 53, pp.. 169 170). For Wallachian presents, see Tahsin Gemil, op. cit., doc. 202,
p 415.

Regimul economic al dominafiei otomane In ;Moldova ;i Tara Romtuteascd
a doua jumellate a secolului al XVI-lea, in "Revista de Istorie" (Bucharest), 32, no. 9/1979,.
pp. 1749 1758.
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11 _August 1593 mentioned that "Siam old times it has been an wage
to take the necessary hoises for the imperial stables from Wallachia and
Moldova" ". In 1615, Ahmed I issued an order (hiikiim ) for the Moldavian
voivode, asking him to send "according to the usage" (olunageldiigi
lizere), 500 horses to the Imperial fleet and 1.000 skins, 300 kantar beewax,
500 kantar suet etc. to Istanbul45.

During the 17th-18th century, "usage" was also invoked in connection
with the compulsory payments given by the Romanian pinces upon
their appointment to the thi one (caize-i voyvodalik ) 48, at the triennial,
then annual, confiimation of their ieign (caize-i mukarrer or ibka in the
18th century) 47, on the occasion of the bayram celebiation (bayrandik,
or idiyye in the 18th century) 48, on the occasion of changing ceitain Otto-
man high officials from their posts (kudeimiyye, in the 18th centuiy) 43,
etc. Thus, in an oi der (hiikiim ) of 28 September-7 October 1716 (1128
evdsit-i evval), Ahmed III mentioned "the tax of reign -which is given
accoiding to usage" (mulad üzere virilegelen vorodalik), offend
by Nicolae Mavrocordat on the occasion of his first appointment to the
throne of Wallachia (1715-1716)5°. An Ottoman iegister of 9 July-
24 August 1759 (1172 zi'l Ka'de 14 zi'/ hicce gayeti ) mentions "the ieve-
nues" (avdidleri ) taken by ceitain Ottoman high officials on the occasion
of the Moldavian and Wallachian voivodes' confiimations "in confor-
mity with usage" (meta iizere )51. In the same document, it was also
registend the bayram present, received from Moldavia "according to
usage" (mu'iad iizere ) 52. The Wallachian chronicler Radu Greceanu
wrote that Constantin Bràncoveanu had sent "piesents in accordance
with usage" (plocoane dupd obiceiu ) on the occasion of gland viziers'
appointment, in 1697 and 1702 53.

Thirdly, "usage" was invoked in connection with several ceremonial
piactices established in the voivodes-sultans relationship dining the
16th-18th century. Thus, when Simion Movi15, (1601-1602) was confirmed
to the throne of Wallachia, Mehmed III (1595-1603) sent him "according
to the old usage, banner and cap (iiskiif ) and the other necessary iega-
lia" 5'1. An important document ('andname-i, hiimdyun ) of July 1614,
issued for the Transylvanian nobility on the occasion of Gabriel Bethlen's

44 Ibidem, p. 1757.
46 Tahsin Gemil, op. cit., doc. 64, pp. 169 170.
46 M. Maxim, Regimul economic al dominallei otománe, pp. 1744 1746; V. Veliman,

op. cit.,P. 767 (kuka akcesi).
47 Midhat Sertoglu, Resimli Osmanli Tarihi Ansiklopedisi, Istanbul, 1958, 215; V. 'Veil-

rnan, op. cif., p. 767; M. Maxim, Regimul economic al domino( fei olomane, p. 1744 1746.
46 For details, see Mustafa A. Mehmet, O noud reglerdintare a raportur flor Moldovei f i

Tdrii Romanesti WI de Poartd la 1792 (0 carte de lege Kanunname fn limbo lured), in
Revistä de.istorie", 20, no. 4/1967, p. 692; M. Maxim, Regimul economic al dominafiei

otomane, p. 1748; V. Veliman, op. cit., p. 763.
44 V. Velimaa, op, cit., p. 773; M. Sertoglu, 182.

Velimani op, cil., doc. 20, p. 102. See, also, doc. 69 and 151:
jbkteml.doc. 139, pp. 363 366.

52 Ibidem, doc. 139, pp. 363 366. See, also, doe: 13, pp. 90 91.
63 Radu logontul Greeeanu, Istoria domreiei lu,i Constantin Basarab BrihcoveanaVoievod

(1688 1714 ), edited by Aurora Die, Bucharest,.1970, P. 121 and 141.
64 Mustafa A. Mehmet, Documente turce§ti, I, doe. 152, p. 146.

12 C. 3803

www.dacoromanica.ro



178 Viorel Panaite 8

confirmation (1613-1629), mentioned : "and as it has been used from
old times to give those who became rulers of Transylvania banner and
standaid and sceptre and mantle on the part of my Porte of Happiness,
shall henceforward give, too" (ve kadimden. virilegelen sancak ve alem
ve topuz ve hi'lat )55.

Granting of the appointment act (bertlt) 56 became a practice in
itself and was called "usage" in the 18th century. Thus, the Wallachian
prince Stefan Cantacuzino wrote to Patriarch Hrisant Nottara on April
25th, 1714: "the famous Haseki-Ag,a came from Constantinopole bringing
the imperial berat and mantle, in accordance with usage" (dnpii obiceiu )57.
Also, in 1795, the "char& d'affaires" of the Romanian Principalities
(kapu-kethudalar ) 58 reminded Selim III (1789-1807) "the usage
(mulad ) of granting the high berat to the hospodars of Wallachia and

Moldavia" 59.
The phenomenon of custom is too intricate and not explicit enough. ;

it would be hazardous to conclude at this stage of research nevertheless
a few points must be stressed and they may facilitate future researches.

The terminology of sources. In Ottoman documents and chronicles
vario us words, terms and phrases were usbd to express "usage".

Firstly, we came across the Arabian words 'adet, mu'tad and kadim.
The literal meanings of kadim are "old, ancient, olden time bygone days,
Tore" 6°. Thus, it was utilized in phrases like kadim-den 61, kadim-iil-
eyyamdan 62 or zaman-i kadimden berii 63 (since days of yore). At the same
time kadim was used as an adjective beside other words meaning "usage",
as in the following instances : kadim iizere 63, 'adet-i kadim ftzere 65
(according to old usage). Moreover, in certain circumstances the word
kadim was translated as "usage", as in the phrases kadime muhalif 66 or
kadime mugayir 67 (contrary to usage).

Mu'tti d is another word meaning "customary, habitual, usual habit,
custom" 68, which was abundantly used in the Ottoman records. We

ss Tahsin Gemil, op. cit., doc. 61, pp. 163 166.
56 M. SertOgill, op. cit., p. 42 ; L. Fekete, art. Berdt, in Encyclopedie de l' Islam, I nouvelle

édition, Leiden, Paris, 1960 (1991), pp. 1205-1206; I. Meet, op. cit., p. 77.
Thirmuzaki, vol. XIV/1, doc. DLXXXIV, pp. 598 599.

58 For details, see A. H. Golimas, Des pre Capuchehdile Afoldovei i Poruncile Poriii cdtre
Moldova pdnd la 2829, Jassy, 1943 ; Viorel Panaite, Din istoria relaliilor romdno-olomane : capu-
-chehdile, in "Anuar" (Ploiesti), pp. 16 27.

56 V. Veltman, op. cit., doc. 218, pp. 636 637.
60 Redhouse Yeni Tdricfe-Ingilizce Sitzliik (New Redhouse Turkish-English Dictionary )

"Istanbul, 1968, p. 577.
61 Tahsin Gemil, op. cit., doc, 68, 76, 81, 90 etc. ; V. Veltman, op. cit., doc. 16, 134

(ezkadim), 195 etc.
62 V. Veltman, op. cit., doc. 38, 112; Tahsin Gemil, op. cit., doc. 11.
62 Tahsin Gemil, op. cit., doc. 230; V. Veltman, op. cit., doc. 54, 150 (kadimden herd).
64 V. Veltman, op. cit., doe. 13, 151, 211 etc. ; Tahsin Gemil, op. cit., doc. 104, 106.
65 V. Veltman, op, cit., doc. 73, 129.
66 V. Veltman, op. cit., doc. 16, 49, 53.
67 Ibidem, doc. 43, 110, 145 (mugagir-i kadim ).
88 Redhouse Yeni Tilrkge-Ingilizce Sitzliik, p. 802.
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found it in phrases such as mu'tad iizere 89 (in accordance with usage),
multdddan ziydde 70 (more than usage), hilaf-i mu'iad 71 (contrary to
usage), etc.

'Adet means "custom, practice, usage,
habit"'

and also, "tax, duty" 72.
We came across it -when reference was made to the internal customs of
the Romanian Countries, as in the phrases 'adet-i beled iizere 73 (according
to the usage of country) and hilafri 'adet-i. beled (contrary to the usage of
country). In other situations, 'adet was used for designating certain taxes
and usage established in the Ottoman-Romanian relationship (for
instance : 'adet for the Imperial cuisine 75). Let us also mention that this
Arabian word penetrated into the Romanian language, being used by
the authochthonous chroniclers 76.

In certain Ottoman records we came across the Persian word dyin,
meaning "custom, usarre, law" 77. It was used to desig,nate both the inter-
nal customs of the Zomanian Countries (kadim etytn 78/ the old usage)
and the "usages" established in the Ottoman-Romanian relationship.

On the other hand, the continuous form of verbs was frequently used
in the Turkish documents with the sense

"usacrbe".
This gramniatical form

is obtained in the Ottoman-Turkish languageby joinincr the verb gelmek
(to come) to the root of verbs olmak (to be), etmek (to''do) or vermek (to
give, to pay) 79. SO, we came across various

phrases'
such as olagelmi,se

muhalif 80 ("contrary to usage" or "countrary to that which was used to
be"), olagediigi iizere 81 ("according to usage" or "according to that which
was used to be"), kadinzden idegeldilgi Uzere 82 (as it was in practice since
days of yore), etc.

In the Romanian chronicles and records, the words "obiceiu", "obi-
dill.", "dating," (usage/, custom', habit', tradition) were used 83 to desig-
nate customary practices established in the Ottoman-Romanian rela-
tionship.

A typology of "usages". Mentioning custom in the Ottoman-Roma-
nian relations implies a multiple reference to the phenomenon of custom.

69 V. Veliman, op. cit., doc. 20, 40, 82, 86, 139 etc.
7° lbidem, doc. 47, 69.
71 Tahsin Gemil, op. cit., doc. 99.
72 Redhouse Yeni Tiirkge-Ingilizce Stizliik, p. 14.
73 V. Veliman, op. cit., doc. 68, 126.
74 lbidem, doc. 129.
78 Mustafa A. Mehmet, Documente turcesti, doc. 151.
76 The Moldavian chronicler Grigore Ureche mentions "add of country" (adetul MHO

(Grigore Ureche, Letopiseful rdrii Moldovei, edited by P. P. Panaitescu, Bucharest, 1987, P. 161).
See, also, Valentin Al. Georgescu, La place de la coutume, pp. 562 563.

77 Redhouse Yeni Tiirkfe-Ingilizce Sdzliik, p. 104.
78 M. Maxim, Culegere de texte otomane, doc. 14, pp. 62 68 ; Tahsin Gemil, op. cit.,

doc. 68, pp. 177 178.
79 M. Maxim, Limba turco-osmand, Bucharest, 1984, P. 143.
8° Tahsin Gemil, op. cit., doc. 49, 62, 68 (olagelene mulzalefat ), 84 (olubgelene muhalif)

lbidem, doc. 81, 86.
82 lbidem, doc. 76, 136, etc.
88 Grigore Ureche, op. cit., p. 135, 161; Ion Neculce, Opere. Letopiseful Tdrii Moldovei

fi O samd de cuvinte, edited by Gabriel Strempel, Bucharest, 1982, pp. 355 356; N. Iorga,
Mihai Cantacuzino banal. Genealogia Cantacuzinilor, Bucharest, 1902, p. 219, 540 541.

9 Ottoman-Romaniári raationship ltith 18th C. 179.
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Firstly, let us see whether the usual pi aetices .applied iu the
interstate connections also existed in the relationship between the Ottoman
Empire and the Romanian Principalities, at least during the first period
(the end of the 14th century the middle of the 16th century). In other
words, we shall refer the juridical framework of establishing and develo-
ping the relations between the Romanian voivodes and the Ottoman sultans
to international practice.

A brief analysis of the sources finds many methods of establishing
interstate relations, observed in both Islamic and Christians states. These
techniques belong neither to the Islamic nor to the European law of nation,
but to the international common practice. The most conspicuous instanes
are the following the tribute payment in exchange for protection ;
the vassal's millitary support to the suzerain ; the same foreign policy
for the vassal and the suzerain (expressed in records by the following
phrase : "to be friend to friends and enemy to enemies 81 - taking an
oath and sending hostages, as guarantees for observing some "agreements ;
protocolar gifts ; paying homage to the suzerain's Court ; the rene-
wal of treaties when one of the "contractors" died or was substituted ;
the principle of observing treaties (pacta sunt servanda in Turkish, abde
vefa prensibi) 85 - messengers' inviolability 88.

1 We must subsequently take into consideration the place and the
part of the internal custom of the Ronaanian Principalities (called "usage
of country"/ obiceiurile tdrii 87) in the constant effort to maintain the
autonomous status. Sources show clearly that the observance of the
"usage of country" was a fundamental condition required by the Roma-
nian princes and nobility when they negotiated with the Ottoman Empire.
Accordingly the sultans sanctioned the principle of inviolability of "the
old usages and rules" (kadim tlyin ve'adetine ) in the appointment aCts
(berdt ) issued to the 1VIoldavian and Wallachian hospodars 88 This'Isti-
pulation was also mentioned in the 'andnames issued to the Transylvanian
princes and nobility during the 16th 17th century. Thus, on the occasion of
Gabriel Bethlen's confirmation to the throne in July 1614, Ahmed I
engaged himself not to change "the rite and regime and rules and reli-
gion, as well as the usages which have been practiced by them from ancient

84 In Turkish, "Devlet-i aligge'nin dostuna dost diismenine ditsmendir" (Tahsin Gemil,
op. cit., doc. 11, P. 91).

85 Ahmed azel, Islam Hukukunda °Ike Kavramt, Darullslenn, Ddrulharb, Istanbul,
1988, pp. 41 44.

66 See Histoire des relations internationales, publiée sols la direction de Pierre Renouvin.
Tome premier : Le Moyen Age, par François L. Ganshof, Paris, 1953, pp. 36 54, pp. 119 156,
263 302.

87 Andrei Rficlulescu, Note priviloare la Obiceild pèimintului, in In memoria lui Vasile
Pdrvan, Bucharest, 1934 and republished in Pagini din istoria dreptului romdnesc, editet by
I. RAduleseu-Valasoglu, Bucharest, 1970, pp. 128 133; Valentin Al. Georgescu, VI. Hanga,
V. Sotropa, Izvoarele dreptulzzi feudal, structura generalei si triiseiturile lui stilistice, in Istoria dre p-
tului romdnesc, I, Bucharest, 1980, pp. 202 232 ; LiviuP. Marcu, Les coutumes juridigues comme
système normatif vicinal en .Boumanie ( fin du XI siècle première moitié du XXe siècle ),
in Obicajno pravo i samouprave na Balkanu i u susednim zemljama. ., I, Beograd, 1974, p. 154.

" M. Maxim, Culegere de texte otomane, doc. 14; Ahmed Feridun Bey, MOnse'at es-Selatin
Istanbul, 1265 (1848 1849), Vol. II, pp. 398 399; Tahsto Gemil, in "Revista Arhivelor",
3/1981, pp. 353-356.
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limes" (aralarinda c.4r olam'adetlerin ) 89. "The usages of country". :were
therefoie, pi imary cuAoniary rules MN oked againt-t the 16th-18th century
Ottoman abuses. In Mihai Cantacuzino's view, these weie : "The usages

hich liad been in piactice before the country's enserfment by Turk0.99.
On the other side, one must necessarily refer to the Ottoman practices,

-which be it through force or not were introduced and iespected in
Ottoman-Romanian relationship. This process began in the second :half
of the 16th century, when the Romanian. Principalities of Wallachia and
J)Ioldavia were sometimes consideied by sultans Ottoman provinces and
their voivodes governors (ben ) 91. Therefore, several "Ottoman, usages"
were gradually making their appearance into the Ottoman-Romanian
relationship, beginning with the ceiemonial practices at every voivode's
appointment to the throne 92 and through the taxes and presents given on
the occasion of their confirmation (caize-i mukarrer ) 93, of bayram cele-
bration 94, of changing of the Ottoman high officials from their posts
(kudumiyye ) 95, etc.

Our interest focused on the bilateral customs, which can appear
according to Paul Guggenheim's view in "les situations où les rapports
entre Etats voisins ne sont pas régis par des règles formulées avec préci-

mais largements commandées par la pratique" 96. This kind of ens-
toms functioned, for instance, in the relationship between Moldavia and
Poland (or Hungary). Tire treaties concluded in the 15th century betWeen
the two neighbouring states stand proof for the existence of certain bila-
teral customs and, at the same time, reinforce them. "And the king is obli-
ged to support and to protect us just like one of his subjects, according
to the old usage (iuxta consuetudineni antiquam ) ." was mentioned
in the treaty of April 4, 1459, concluded between Stefan the Great
(1457-1504) and Kazimierz III (1447-1492) 97.

The records proved, if not the existance, at least the tendency of
establishing some "customs" in the relations between the Ottoman Empire
and every Romanian state.

On the one hand, there were tire rights and duties which, having
been observed through a long period of time, began to be perceived as
customary practices, even if these had sometimes been written down in
'andnames or berdts granted to the Romanian princes 98 In this way, on
September 18th, 1589, Sigismund Bathory (1581-1597, first reign) con-

" Tahsin Genii], op. cit., doc. 61, pp. 163 166. See, also., doc. 101, pp. 233 235.
99 N. lorga, Mihai Cantacu:ino banal. Genealogia Cantacuzinilor, Bucharest, 1902, p. 219.
91 For details, sec M. Maxim, Le statut de la Moldavie et de la Valachie à l'égard de la

Porte 011ornane dans la seconde moilie du XV le siecle, in "Nouvelles études d'Histoire", yyl,
Bucharest, 1080, pp. 237 250.

92 The instance of the Moldavian voivode Stefan Locust (1538-1540) is mentioned by
Ibrahim Pecevi (Cronici turcegi privind Tdrile Rornane, I, p. 481). See also, notes 54 and 55.

93 See notes 40, 47, 50 and 51.
94 See notes 48, 52.
95 See notes 49 and 53.
96 Paul Guggenheim, op. cit., I, p. 109.

Crestomalie pentru studiul istor ¿el statului $i dreptului, II p. 435.
98 See notes 3, '29, 30, 31, 55.
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fessed that to rule over Transylvania and for its protection by the sultan,
"we were acemstomed to, paying tribute" 99.

On the other hand, most of the "usages" invoked in the abo-
ve-mentioned records refer to the quantities of the hospodars' duties (amount,
number, weight; etc.), the periods of time and payment methods. For
instance, the alleged "usage" in 1793 did not consist in sending falcons,
but in sending 25 falcons to the Ottoman Porte 100.

In our opinion, the "usages" invoked by the Ottomans and the
Romanians could indicate the existence of some practices accepted as
"iays" during a longer or shorter period of time. We shall undertake their
detailed analysis in the near future.

A definition of "usage". The jurists make a clear distinction between
the custom belonging to law and the custom which is out it. To highlight
this distinction they called the latter usage. From a juridical point of
view, custom is a usage perceived as a compulsory rule by its executors 101.

As far as the historical terminology of Ottoman documents is con-
cerned, we have preferred to unify the various translations by turcolo-
gists (custom, tradition, usage) under the notion of "usage". We -wanted
to make thus a distinction between historical custom and the modern juri-
dical concept of custom.

In the Ottoman-Romanian relationship custom preserved its initial
subjective nature 1°2, consisting, especially, in the rights and duties esta-
blished betwe,en voivodes and sultans. Moreover, in the investigated Otto-
man and Romanian sources, custom can, generally, be taken for the pro-
longed and inimemorial usage. On the other side, the oldness is considered
one of the elements determining the compulsory characteristic of the custo-
mary rules. In the Ottoman documents "old" (eski, kadim ) is the most
frequent attribute of "usage", as is the case of the word kadim 1°3 The
"oldness" indicated repetition of several facts (actions, attitudes, finan-
cial duties, etc.) during an indefinite period of time. The same view on
custom holds also true in the international practice between the Christian
states (in Latin, vetustas) 104, despite an evident modernization of the
European law of nations during the 17th-18th cent.

A mechanism of "usage" formation. Jurists usually define custom
as a "continuous practice" 106. Therefore, to form a customary rule the
repetition of facts is necessary. From this point of view, the minimal con-
dition is the existence of a precedent 1°6.

There are some records which tell us about one of the mechanisms
of "usages" formation in the Ottoman-Romanian relationship. These

9° Andrei Yeress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei fi Tdrii
Vol. 111 ( 1585 1592 ), Bucharest, 1931, doc. 125, P. 196.

100 Valeriu Veliman, op. cit., doc. 211, pp. 614 615.
101 Gregoire Gianni, op. cit., p. 14; Charles Rousseau, op. cit., p. 9 11.
102 this meaning of "usage", see Valentin Al. Georgescu, Le Hie de la théorie romano-

bwantine de la coutume dans le déoeloppement du droit féodal roumain, in Mélanges Philippe
Meglan, Lausanne, 1963, p. 66, note 23.

103 notes 60-67.
1" Paul Guggenheim, op. cit., pp. 94-100.
105 Charles Rousseau, op. cit., pp. 836 837; Gr. Gianni, op. cit., pp. 120 132.
106 "Instant custom" (see J. Kunz, The Nature of Customary International Law, in

"American Journal o( International Law", 47, 1953, P. 666; Gr. Geamanu, op. cit., pp. 93 95).
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information refer especially to the process of setting up new obligations
and increasing the old duties, process started in the second part of the
16th century'°7 (and reconsidered in the 18th century). Against this back-
ground, "precedent" liad two sources : the sultans' orders (kiikiim, ferman,
hall-i kfonartn, berat etc.) 108 and the Romanian voivodes' initiatives.

On the one hand, while competing for the thrones of the Romanian
Principalities, the pretenders increased the old obligations, adopted some
Ottoman customs or, even assumed new duties. Thus, the necessary "pre-
cedent" was provided. For instance, in a ferment of November 8th, 1592,
Murad III asked the Wallachian voivode Alexandru The Evil (1592-1593)
for collecting and paying "your duty (virgii)", which is in accordance
with "usage" ('adet iizere), besides the tribute. But the sultan did not
forget to allege the "precedent" : in 1582, Mihnea II (1577-1583; 1585
1591), one of his predecesors, had obliged himself to pay this "duty".
Thus, in only ten years, a present (in Romanian, dar) has been converted
into "usage" 109. The same argumentation is found in a request (am) of
an anonymous Wallachian voivode lodged to the Porte in the second part
of the 16th century. It follows from this document that a predecessor,
probably Mircea the Shepherd (1545-1552; 1553-1554; 1558-1559),
"had decided to give something for the Imperial cuisine". Soon after
that, the generous voivode who had invented this new duty, to send "the
usage for the Imperial cusine" (nrutbah4 amire 'i) 110.

On the other side, the sultans' orders (haiim) could impose "Otto-
man customs" or establish new "usages" in the Ottoman-Romanian rela-
tionships. Generally, the sultans' orders concerned only a definite situa-
tion or were limited to issuing the sultan's and receiving the voivode's
reigns 111. But their validity could be delayed by tacit adoption, as "usage".
Therefore, the prolonged practice should transform a unique order into
a customary rule. This evolution was for sure possible on condition that
the Romanian hospodars liad given their "adhesion" to a former order.
It is known that the instruments used by the Ottoman Porte for obtaining
the Romanian princes' "adhesion" were not juridical. But the utilization
of force was not specifical for the Romanian-Ottoman relationship alone.

As they were fighting for the throne, the pretenders did not generally
think of the juridical consequences. For all that, certain political elements
realized that every weakness would turn against themselves and their.
descendants, because the tendency displayed by the Ottoman Porte to
transform into "usage" any of the voivodes' temporary concession to
meet claims. Thus, the Moldavian chronicler Grigore Ureche said : "It

"7 For details, see M. Maxim, Regimul economic al dominafiei otomane, pp. 1731 1765.
108 the relation between brf-ii ddet ((ex principis) and kanun in the Ottoman Law,

see Hall Inalcik, Osmanli Hukukuna Giri, Orfi-Sultant Hukuk ve Fatihin Kanuntari, in "Ankara
eniversitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi", vol. XIII, no. 2/1958, pp. 102 126; Mustafa
A. Mehmet, Legislafia olomand ( Kanunname) ca factor de organizare a socieldfii balcanice. (Con-
siderafii generale), in "Cercetári de istorie i civilizatie sud-est europeang", V, 1988, Bucha-
rest, pp. 84 97.

109 Maxim, Regimul economic al domirzafiei olomane, p. 1746.
no Mustafa A. Mehmet, Documente turcesti, I, doc. 151, p. 144.
777 On hüküm, see J. Matuz, Das Kanzleiwesen Sultan Sillegmeins des prachtigen, Wies-

baden, 1974, pp. 101 114; M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, op. cit., p. 256; Tayyib M.
Giikbilgin, op. cit., p. 768.
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goes the same with the Turk, the more you give him, the more he asks,
for he takes the gift for a usage, and afterwards should you not give him,
he still obliges you into doing so" 112. Just to a-void this bad consequence
Peter the Lame (1374-1577; 1578-1579; 1582-1591) rejected to dis-
charge the new financial demands of the Ottoman Porte and abandoned
the throne of Moldavia in 1591 113 In Grigore Ureche's view, IVIoldavia
would have been able to satisfy the sultan's claim only once, but then
there would be a danger : "that (the duty) becomes a usage, which will
not be abolished and after (the Porte) takes (the duty), (new usages) will
be established" 114.

We find the same conception with the Transylvanian aristocrats
as well, but doubled by a preventive intelligent policy towards the Otto-
man Porte's demands. In a letter of Juiae 30th, 1583, they told Stefan
Bathory, that they had not ivanted to send the sultan more than five fal-
cons (the amount asked by the sultan) for avoiding the establishment of
a new "usage" : "so that it becomes no usage for us" 115.

An evolution of "usages". The jurists also define custom as being
an "evolutive practice" 116 In the Ottoman-Romanian relationship, some
"usages" were marked by a hight instability, while others by a relative
consistency. These features depended, certainly, on the backgrounds of
the evolution of the Ottoman-Romanian relationships, but also, on the
moral and juridical differences between the Moslems and non-Moslems.

An instability appeared, especially, on the level of the "usages"
designating the amounts of certain duties (paying in money or in kind).
From this point of view, the record was established during the Phanariot
period. Thus, in the 18th century documents, a phrase like "more than
usage" (mu'addan ziyílde ) 117 was frequently used. We come across it,
both in the poor protests advanced by the Romanian princes to the Otto-
man Porte and in the Turkish accounts of the Phanariots' payments. For
instance, in 1716, Nicolae Mavrocordat offered 15000 gurzo 'more than
usage" (mu'tetddan ziyelde ) on the occasion of his appointment to the
thi one of Wallachia (atukarrer edizesi )118. But the "old usage" (muld,d-i.
kadim ) consisted in paying only 30000 gurw, both in 1716, and in 1730,
when Mihai Racovitä ascended the throne of Wallachia 119. On the other
hand, in 1725 Mihai Racovitä, voivode of Moldavia between 1715 and
1726, brought a complaint to the sultan against Crimea's khan, who had
asked presents (amid ) "more than the old usage was" (kanun-i kadiinden
ziycf ) 12°.

Acting in this way, not only most of the "usages" established between
he Romanian Principalities and the Ottoman Empire during the 15th-

112-Grigore Ureche, op. cit., p. 135.
113* Nicorae Costin, Letopiselul Moldovei de la zidirea lumii pind la 1601, edited by

Const. A. Stöide and I. 1.5zArescu, Jassy, 1976, p. 252.
114 Grigore Ureche, Op. cit., p. 161 162.
128 Andrei Veress, op. cit., vol. II, p. 257.
118 Charles Rousseau, op. cit., pp. 824 826.
117 Valeriu Veliman, Op. cit., doc. 47, 53, 69.
228 Ibidem, doc. 47, pp. 152 156.
228 Ibidem, doc. 47 and 69, pp. 198 200.
520 Ibidem, doc. 53, pp. 189 170. Kanun was translated as "usage" by V. Veliman.

18.4 Viorel Panaite 14

www.dacoromanica.ro



17th century, but even most of the "old usages of country" were destro-
yed. The consequence was a permanent uncertainty concerning the rights
and duties of the Romanian. Principalities towards the Ottoman Porte.
Thus, the Wallachian boyards' opinion about the situation of their country
in 1770 is significant : "Due to the Turks' many iniquities such as infrin-
gements and the voivodes' frequent changes, the country was affected by
so great a disorder, that it has not been able to keep either the old usages,
or those which had been established about fifty years ago" 131

However, the local nobility realized that the prolonged practices,
which had been regularly observed in the relations between the Romanian
Principalities and the Ottoman Empire during the 14th-17th century, ,
could provide a basis for recuperating real internal autonomy. In the
Romanian boyars' view, the codification of these practices had to turn
into "treaties" ("Capitulations")122 concluded between the Ottoman
Porte and -Wallachia, respectively Moldavia, a fact -which implied, simul-
taneously, the elimination of "new usages" (characterized as "vile usages" /
obiceivri spurcati by the Molda-vian chronicler Ion Neeulee 133

Let us say again that it is too early for a final judgement. This
action is motivated by several reasons : the complexity of the custo-
mary phenomenon, which can not easily be defined ; the limitation of
our inquiry to the geographical borders of the connection area between
Islam and Christianity, where the peaceful settlement of relations never
.enjoyed precise rules, accepted by both parts ; the limitation of our
research to the temporal limits between the 16th and the 18th century period
in the Ottoman-European relationship which enacted a transition from
exclusivism to reciprocal acceptance ; the lack of some important sour-
ces of the Ottoman-Romanian relationship.

However, we hope that our -work will prompt further discussion of
various problems connected with the place and the part of custom in the
Ottoman-Romanian relations 124.

121 N. larga, Mihai Cantacuzino;banul. Genealogia Cantacuzinilor, p. 461.
122 Issued to Wallachia in 1391 1392 (1393) and 1460, and to Moldavia in 1513, 1529

and 1634 (M. Maxim, Capitulaiiile, p. 37).
123 Ion Neculce, op. cit., p. 736.
124 The first draft of this article was read as a paper on June 5, 1991, in Bucharest

at the Institute for South-Eastern Euro pean Studies. It was presented under a substantially
re\ ised form on November 3, 1992, in Jassy at a colloquium entitled "European Law and
Islamic Law in Romanian territories" ( Institute of History "A. D. Xenopor )
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Di4c It 88 ions

TEXTES ISTROROUMAINS INÉDITS DANS UNE
NOUVELLE ÉTUDE SOCIOLINGUISTIQUE :

RICHARD SUM, TEXTE ISTROROMANE 1 GLOSAR, TIMISOARA, 1987

ELENA scARLIkTOIU

Le volume de Richard Sarbu comprenant une importante etude
dialectologique et sociolinguistique intitulée Istroromdna azi (L'istro-
roumain aujourd'hui) et un glossaire insère 69 textes recueillis en 1982,
lors d'une enquéte effectuée par Pauteur dans deux localités representa-
tives pour le dialecte istr. : Jeicin et Supievita, la première illustrant,
par 59 textes le parler du Nord, la deuxième, présentant par les
textes, le parler du sud, ou le parler de Valdarse (d'après le nom
de la region).

Dans cette etude, importante autant pour la comprehension du sta,de
actuel de l'istr. que pour ses perspectives, l'auteur entreprend une analyse
&tarn& et pertinente de certains échantillons de langue parlée dans
laquelle il vise trois aspects : la fonctionnalité des structures morphosyn-
tactiques de type rountain et slave, l'aspect lié aux differences quantita-
fives concernant le lexique d'origine latine et slave, finalement, Paspect
de la frequence des elements lexico-grammaticaux anciens dans le parler
courant des Istr.

L'istr. fonctionne dans un milieu linguistique qui ne lui est pas appa-
renté et qui agit ainsi que le souligne le chercheur comme tout autre
idioine se trouvant dans une situation similaire : il présente, d'une part,
des zones de son système le plus resistant A. l'influence alloglote (les sys-
tèmes phonologique, morphologique, morphosyntactique) et d'autre part,
des compartiments dans lesquels les elements alloglotes sont nombreux
(le lexique, la topique, les elements supra-segmentaux).

Parini les elements de résistafice de la morphosyntaxe de l'istr. qui
contribuent A, sa conservation en tant qu'ile linguistique dans le milieu
slave, l'auteur remarque les formes mieux conservées dans la paradigma-
tique du nom, du prénom et du verbe. Ainsi, sont répandus : les formes
analytiques des noms artieulés au gen.-dat. ou l'indicateur /u (mase) et
le (fem) ; les pronoms (les adj.) possessifs et demonstratifs dans leur forme
ancienne du protoroum. ; les constiuctions avec le pronom personnel
,en datif.

En ce qui concerne le verbe en general, est remarquée l'ancienne fle-
xion avec la mention que parrni les temps de l'indicatif, sont plus frequents
le present, le futur et le parfait. Pour les autres modes sont rappelés :
les formes de conditionnel-restrictif (connu dans la terminologie tradition-
nelle sous le nom de o conditionnel » ou « conditionnel-optatif » n.a.) ;

Bev. Ètudes Sud-Est Europ., XXXI, 1-2, p. 187-194, Bucarest, 1993
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les formes de subjonctif, identiques à celles de l'indicatif present (la con-
jonetion antéposée la plus fréquente étant celle mate : nee( . et la plus.
rarement usitée la roumaine : se).

Une remarcine intéressante de Pauteur sur laquelle nous désironS
insister se rapporte aux formes du subjonctif aveC la eonjonction neat,
formes « concurées à present par les constructions avec l'infinitif Quelle
pourrait bien ètre l'explication d'une telle option,.en faveur de Pinfinitif,
dans les conditions oil, dans la majorité des langues « balkaniques » (dans
le sens large cl» terme), eorame suite a, des tendances convergentes et des
influences réciproques, il est question d'un phénomene de 14ression de
l'infinitif, allant souvent jusqu'à son remplacement avec les formes du
subjonctif De eette manière se présente la situation en bulgare, mac&
donien,, néogrec et sporadiquement dans le dialecte guegue, de Palba-
nais, en dacoroumain, l'exception.des p aria s du Mar amm e s et de CI isan
on Pon préfère Vinfinitif, dans les dialectes roumains sud-danubiens et
mème dans les dialeetes gtokaviens du serbe.

Le cas de l'istr. sellable occuper une place à part dans le paysage
linguistique general présente ci-dessus. Pour clarifier le problème il eon-
vient d'examiner la .situation dans laquelle se trouvent les deux
istr du nord et du sud par rapport au phénomène signalé, autre-
merit dit, si celui-ci se manifeste sur toute l'aire linguistique istr. et s'il
comporte la mènre frequence en deuxième lieu, il nous semble nécessaire
de eonnaitre, aussi la situation .clu conjonctif forme avee la conjonction
iournaine se.. Ces formes se maintiennent-elles oir bien elles manifestent
la m'eme tendance de « retour » aux formes de Pinfinitif La question est
justifiée, selon notre avis, par le fait que dans le cas clu subjonctif istr.
construit soit avec se, soit avec neca (cr. neka ) antépose il est en réalité
gnestion dg mame modèle de la formation du mode en discussion le
modèle roumain et, partiellement, « balkanique ». Ce que cliffère est seule-
ment le materian de construction : rournain dans le premier cas, slave dans.
le second (eroate), réflechissant un certain stade de Pinfluence lexicale
cróate sur l'istr. Au moment oil apparait la tendance de remplacement du
subjonetif istr. par yinfinitif il est question d'un renoncement graduel,
involontaire, au modele roumain et d'adaptation du modèle eroate avec
Pinfinitif corarne une eonsecrirence de la pression du système slave
exereée toujours plus fort sur l'istr., devenu rnoins resistant sur deg-
aires plus étendues ou plus restreintes mème dans eertains comparti-
inents de la morphosyntaxe. Done, ce qui pourrait suagérer dans l'istr.
un 4'etour d'ailleurS inexpliguable une forme archalque roumaine',
h:celle de infinitif ayant valeur de conjonctif, n'est qu'une apparence. En
fait, il est question d'une prise en charge et d'adoptiond'un modèle étran-
ger, slave dans ce eas, qui n'agit pas cette fois-ci, dans le domaine
lexical mais dans eelui morphosyntactique, clans la direction d'un afaiblis-
sernent et d'une désagregation du système linguistique istr. Ce fait nous
mene. à ,conclure que cette concurrenee des constructions avec Pinfinitif,
défavorable à celles aves la conjonetion neea témoigne de la rerte de con-
sistance du système de l'istr. actuel.

Comme element de resistance dans le système morphosyntactique
sont signal& aussi par Pauteur les structures « abrégées » à valeur prono-
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minale cm adverbiale indéfinie, en réalité de formation .predicatives lexi-
ealisees chi -type : mocarele (nu + earele) « cineva » («quel-
qu2un ») etc.

Les construction avec des numéraux cardinaux de un à six et ceux
ordinaux d'origine latine ont été conservées aussi ; de meme, les nume-
rauxde sept à dix neuf, les; dizaines et les centaines (emprunts au slave)
se ,condui.-sent d'après lo modele roumain ancien (exemple : sto osemdeset
i do Wile. (cent quatre vingt hemes).

Mais, à côté de ces conservatismes des divers compartments de la
morphosyntaxe, l'istr. présente de nombreuses innovations, dues au bi- ou
arrplurilinguisme de ses Iocriteurs (explique par les contacts avec les Croa-
tes et les Slovenes). Les textes publiés dans le volume que nous présen-
tons out offert à Pauteur un riche materiel illustratif, à partir duquel
a pu faire de très intéressantes observations. Le verbe, par exernple, a
adopté du cr. les oppositions concernant l'aspect, ce qui a conduit à.
creation, dans .Fistr., de deux types de structures a) structures mixtes
aymat un radical et un indieateur de l'aspect A erbal (préfixe) de type cr.
(ega. razlega ; darmil zadurmi ) ; b) « des structures slaves completes
clans lesquelles seulement Pindicateur de Pinfinitif reste encore de type
rournain » (reji obreji ; eopei seopei).

Nous nou posons la question si, et dans quelle mesure les prefixes
respectifs d'origine slave se sont

burammaticalisés,
autrement dit s'ils

accomplissent en istr., exclusivement la fonction de marque de l'aspect
verbal ou bien a'ils possedent aussi une valeur lexicale, le préfixe respectif
étant en meme temps

charubé
d'un certain sens. :Sous attirons l'attention

sur ce.probleme car en mgl. meme en celui se trouvant dans un milieu
slaye les oppositions portant sur l'aspect sont en voie de realisation et
par consequent pas encore claireraent précisées,tandis qu'une des fonctions
principales des prefixes verbaux

d'oricrbine
slave dans le dialecte est de nos

liajours encore celle lexieale et en modre mesure
6criammaticale.

De toute
fason, pour l'istr. actuel, s'imposent dans ce sensdcs analyses detainees.

Un autre écartement des normes dialectales surpris par l'auteur est
la bendance d'éviter surtout chez les locuteurs jeunes l'opposition
suppletive .hybride et d'accepter intégralement « Popposition représentée
par. Pasi eet verbal croate » (ex. au lieu de torjelpotoae sont reprises inté-
gralornent les formes cr. : predi spredi ). En meme temps Pauteur fait men-
tion qu'il y a des cas frequents où Popposition concernant Paspect verbal
n'ea.pas exprimée d'une maniere morphématique, elle n'étant réceptée
qu9 clans le contexte, comme dans les cas 8pUre, 711'112i, avi etc. Selon notre
opinion la fréquenee de ces cas dernontre justement le fait que Popposition
marquee par Paspeet verbal ne s'est pas généralisée en istr., son processus
de constitution étant difficile et de longue duree.

TJne autre influence importante cr. dans le dialecte est aussi la t)pi,
que libe, adoptée «clans de nombreux cas ». Parmi ses consequences compte
le déplacement de Pau-xiliare de verbe et la perte des formes articulees
des adjectifs anteposés (ex. : Ke betar ant nit póte... a,u lieu de he omu
bettin n/ p6te. , )

Comme une partieularité enregistrée souvent chez les Istr. de meme
bue;ehez les Cr R. Sarbu remarque aussi Putilisation des formes ellipti-
ques (ex. : An Dunai am fost so/dat. Am, am).
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La generalisation des formes du neutro des adjectifs et des adverbes
est mentionnée aussi sous le titre d'influence cr. (ex. jaco buró au lieu de
iaco bur « très bien »; ce-i de novo, pour ce-i de nov « qu'y a-t-il de nou-
veau ? » etc.) et l'utilisation fréquente des formes cr. de vocatif (Nine !
Sinco! Fetife! etc.).

Fonde sur ces observations, l'auteur a pu conclure que dans la
morphosyntaxe du dialecte, la pression du system° du cr. agit en deux
directions : dans celle du transfère de structures intégrales et d'éléments
non adaptés au système de l'istr. et dans celle du transtèle de stiuctures et
d'eléments partiels (différents calques et semiealques et constiuctions
morphologiques et moi phosyntaxique mistes). tayé sur cette observa-
tion, Richaid Siirbu distingue dans l'istr. de la dernière décennie
notre siècle deux gran& types de structmes morphosyntaxiques utilises
touramment :

Stiuctures (elements) autonomes. I.a) Structures ou elements
de type slave, qui fonctionnement comme unites a,utonomes dans le cadre
de la communication : construction avec des pronoms ou des adverbes
<ex. : sak,i « chaeun »; neto « quelque chose »; po rumunski # en romnaino) ;
construction avec des adjectifs, surtout dans les construction prédicatives
{ex. : iaco-i Whin « il est très malade ») ; des constructions avec des deter-
minants nominaux circumstantiels (ex. : acnzo nazad dvaiset let it y a
20 ans» ; na vreme rata durant la guerre))) ; constructions adversatives-coin-
paratives (ex. : ize scímo io, nego vi6e l'udi non seulement moi d'autres
homilies aussi ») ; expressions utilisant le vocatif (ex. : Ai, Isuse !
Ciime! etc.) I.b) Elements ou structures morphosyntaxiques autonomes
de type roumain (y compris les slavismes provenant des couches plus
anciens, existant aussi en dr. (ex. : easta-i fil'a lu ¡ratee c'est la fille
du frère » ; 6esta-i unzícu lui « c'est son neveu »).

Structures morphosyntaxiques mixtes. II.(A). Structures istr.
stables et résistantes, dans lesquelles Pélément slave est adapte au système
istr. qui fonctionne toujours en dépendance d'une certaine structure ou
Willi certain microcontexte istr. Selon les parties composantes de ces for-
mations, peuvent ètre distinguées deux situation : II.(A)1. La situation
oil le theme lesematiques est slaves (Cr. ou slovène) et le format gramma-
tical (la flexion, Particle) est de type roumain (ex. : la flexion d'un verbe
d'origine sl. tel comme obe6es : io obdes, tu obeeo, je obe6e « je promets,
tu promets, il promet », emprunté au sl. obi6ati ; le modèle de la
conjugaisen est roumain ; de méme sironzacu « le pauvre »; divli « les sau-
vages » provenant du si. siromah et, respectivement, div, articulés par
l'art, enclitique romnain).

Selon notre avis, les nombreuses situations dans lesquelles le thème
lexematique est 81., tandis que le formant grammatical est roumain ne
peuvent être placées dans un type special de structure morphosyntaxique :
ces elements ne sont que simples em-prunts d'origine si. (dans notre cas),
adaptés et intégrés parfaitement au système linguistique istr. qui se co-m-
portent dans l'acte de communication comme n'importe quel emprunt
adapté au système de la langue (ou du dialecte) récepteur, sans tenir
compte de son origine. Ils s'intègrent aux ciités des emprunts au /31. ancien
trans le type I.b). qui représente les elements et les structures morpho-
syntaxiques autonomes de type roumain.
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II.(A) 2. Des situation ou, au niveau de la phrase, s'identifie un
matOriau de construction si. dont le modalité de fonctionnement dans le
contexte est imposée par le systéme linguistique des locuteurs istr. (ex.
Oko s-eddandeset let va avg «il aura presque 70 ans » « il pourrait avoir
quelque 70 ans »; poi de ?ire « une demi heure » ; v4rhu de 'elite (4 le sommet
du viliage » etc.).

II.(B) Structures mixtes istr. ayant un degré réduit de résistance
dans tesquelles Pélément si. occupe une place importante, même s'il ne
fonctionne pas comme élément autonome si. dans le contexte, comme
dabs le cas du type I.a). Dans le cadre de ce type l'auteur distingue deux
situations : II.(B)1. Le radical (padois le thème lexématique) est istr.et
les fornm nts grammaticaux slant si. : le systéme d'emploi du préfixe comme
marque de l'aspect verbal (ex. : tórje-potor6e, legd-roziegd, latrd-zolotr(i
etc.) ; l'expression du prédicat par des adjectifs neutres (ex. : ai tátnno
« il fait limit ») ; les formes de vocatif (ex. : feto !). II.(B)2. La matière de
construction4est istr. mais les modalites de fonctionnement dans la pura-
se sont si. : Putilisation des formes neutres des adjectifs qui marquent le
prédicat (ex.; ce-ti de novo au lieu de nov « q-u'y a-t-il de nouveau? ;
ce-i wilds hura ax lieu de bur qu'y a-t-il de median.? etc.); Putilisation de
Pellipse ; Pntili,sation de- la topique libre par la dislocation de l'auxiliare
du verbe ; Putibsation de certaines formes casuelles si. (ex. : osta-i za
Inerindu, au mérinda etc.).

Aprés un eximen de la fréquence des types des structures morpho-
syntaxiques identifiés par lui, l'auteur constate : 1. Le type II.(A) est
bien fixé et il démontre Ia résistance du dialecte it /a pression des influen-
ces étrangéTes: 2. Le rapport entre les différents type de structures mor-
phosyntaxiques vatie selon le domaine thérnatique abordé. Le nombre
des structures de type I.(A) et de type 11.(B) augmente dans les textes
qui concernent /es institutions administratives et sociales soumis
légiSlation" croate. 3. En ce qui concerne les direction dans lesquelles
évohte l'instr. Pautertr surprend les suivante aspects fontionnels essen-
tiels :-`1'utilisation plus ou moins fréquente par les jeunes, moins par les
personnes Agées, des' Constructions si. autonomes et de celles mixtes du
type II.(_F3), clans des textes où les aspects socio-administratifs sont pr.&
pondérents ; le maintien des. structures rnorphosyntaxiques autonomes
istr. du type I.(b) est aussi fréquent, de mérne que celui des hybrides du
type II.(A), ce qui conduit l'auteur à opinier que « l'istr. ne connaitra
pas une désagrégation rapide sous la pression des systémes croate et
slovène mgis il sera encore longtemps utilisé activement g, titre d'idiome
local.». 4. Le traitement partiel des éléments étranges dans des structure
naixtes (ex. : clans les oppositions concernant l'aspect verbal) se réalise
graduellement. Les structures de type II.(A) reflètent le niveau de résis-
tanee du système grammatical de Pistr. : 4 les éléments anciens istr. impo-
sent aux structures mixtes leur caractère roumain, en ordonnant le maté-
nau 1. dans l'esprit de celui-ci ». 5. L'adoption intégrale des certaines
constructions de type si. doit étre appréciée, selon le point de vue de
'auteur, comme un accord des locuteurs bilingues pour la pénétration de

certains emprunts globaux, sous la forme de la langue de l'émetteur,
fait expliqué par des raisons d'ordre socio-administratil.
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En ce qui concerne le lexique de l'istr., celui-ci est sournis A des
innovations plus rapides et aussi plus visibles gräce all caractère otrert
facilement permeable au ;contact linauistique du vocabulaire de n'importe
quelle langue (ou dialecte). R. &Irbil démontre qu'il.y. a deux situations
caractéristiques pour .Pistr. : 1. La situation oh les énonces comprennent
des elements cr. et slovènes intégrés au systèrne linguistique istr aetuel,
elements nommés par Pauteur intrinsèques ; 2. La situation oil ilest ques-
tion d'interférences de odes linguistique, conditionnes par le cadre dans
lequel les énoncés fonctionnenent.

Scion notre avis, ees observations swat d'une importance majeure
pour une évalu.ation des possibilités concretes de clisparition ou de desa-
grég,ation du dialeete, dans le temps. Or, si l systèrne a réussi, comme le
montre l'auteur, à subordonner dans une mespre considerable des élémenti
et des structures slaves, en depit de la pression exercee par ceux-ei, il est

piesurner que le dialect° se maintiendra encore pour un certain temps.
L'alternance ou méme Pinterférence des cedes (rencontrés, d'ailteurs,
comme une règle

presque'
partout dans les milieux. alloglotes), dans la

niesuie oil elles sont conditionnés seulement: par une situation donee
sans faire partie de.Parsenal courant de communication des locuteurs de
l'istr dans leur milieu linguistique mettle (c'est nous qui sOulignons), ne
peuvent étre considérées comme des facteurs susceptibles de mettre ere
danger l'existence du dialecte.

L'analyse d'un groupe de textes insérés dans le recueil a fourni
l'auteur aussi des données statistiques concernant le .1exique istr : à une
unite de texte d'appro.x7 3.000 mots, les termes d'origine croate on ,slo,

ène représentent 1 3. du total des lexemes utilises, tandis que. ceux
du latin représentent 2/3 et la frequence de S premier mentionnées est

beaucoup plus faible que cello des mots herite,s du latint qui font partie
du fonds principal du vocabulaire, à, la différende de celles d'origine slave,
appartenant à la masse du vocabulaire.

En ce qui concerne..la fonctionnalité syntagmatique des elements
anciens roumains par rapport à ceux d'origine si., materiel analyse
montre que dans un texte istr. actuel sur des themes lies aux aspects, quo-.
tidiens le lexique ancieu rournain est preponderant. Pourtant, sur le plan:
cTheursif des parlers des Istr. d'aujourd'hui, peuvent :are enregistrés de
nombreux elements slaves, sans que tous aient le méme poids fonctionnel.
1,a concurrence entre les- structures lexicales de type si. et celles de type
roum. dans le plan discursif des Istr. se manifeste dans quelques situa-
tions enregistrées par Pauteur a) dans des situations oil les elements
d'origine cr. et slovène sont des « insertions de la langue officielle » on
intégrées dans le systeme, de 1?istr. ; b) dans des syntagmes dans lesquels
se trouvent des emprunts anciens ou plus récents au puler courant des:
Sl., qui se sont adaptés an systerne et en mérne temps, ont remplacé intét
gralement les termes anciens ; c) dans des situations dans lesquelles on
recoil) t à des « innovations » de in.ornent, des creations ad-hoc « ou Ada
réactualisation de eertains faits plus anciens de langue appartenant au
fonds archique », résultat de l'effort des locuteurs de s'exprimer unique-
ment dans le patois de leur village d'origine ; d) dans dertaines situation
d'«induction réciproque entre les constituants du syritagnie »-, *dans
des situations oir la comportment verbal est dicté par le theme aborde
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(du domaine des préocupations familiales, des occupations quotidiennes/
domestiques/ du domaine social-politique, administratif, culturel, juri-
dique etc.), selon les circonstances et le moment (à table, pendant le travail,
en visite chez des amis anciens etc.), le cadre de discussion (avec un seul
ou plusieurs locuteurs, dans la maison ou dans la rue etc.) et l'état d'dme
de colocuteurs. Par rapport à, ces facteurs change aussi l'attitude des colo-
cuteurs, de méme que le rapport entre le lexique autochtone et celui
emprunté f) dans les situations où sont enregistrées « des expresions-cli-
ché », croates mais qui apparaissent, dans des différentes circonstances,
eomme des sequences héteroglotes dans le texte istr. Dans ses conclusions,
l'auteur est d'avis qu'au moment on (( les insertions cr. ont dans un texte
une plus vaste &endue il n'est pas question d'une "mixion interlinguale"
mais du fait que les locuteurs abandonnent, consciemment ou non, le
diapazon de leur idiome en faveur de la langue officielle, pour des diffé-
rentes raisons / / pleinement justifiée du point de vue psycholin-
guistique ».

En ce qui concerne la pression cr. sur le système lexical istr. celle-ci
est plus ou moins forte, par rapport au domaine thématique et au contexte
de la situation, dans les deux manières suivantes : a) par le transfère de
structures lexico-syntaxiques intégrales, non adaptées au système istr. ;
2) par le transfère de structures et d'éléments partiels qui forment des
combinations lexico-syntaxiques « mixtes ».

L'études de R. S'Arbu se présente ainsi que nous l'avons signalé
ab initio comme une réalisation d'une importance particulière. Et notre
assertion est justifiée, en premier lieu, par le fait que l'étude représente
la première analyse socio-linguistique plus vaste consacrée a un dialecte
historiqué rounaain, analyse dont le trait essentiel est la finesse de l'obser-
vation et de l'investigation qui pénètre dans la majorité des ca s
jusqu'au détail le plus significant ce qui permet de dégager, finalement,
des conclusions géndrales concernant les perspectives de l'évolution de
ristr. dans un milieu alloglote soumis constamment N des pressions de
système des autres langues officielles (cr. et slovène).

Des conclusions formulées il en ressort que le dialecte ne dispa-
raitra pas aussi longtemps qu'il y aura un locuteur, et ne sera aban-
donnée non plus dans un délail prévisibe.

II y a au moins deux qu estions qui se posent au sujet de la suryi7
vance du dialecte : la pression de système (cr. et slovène) s'exerce-t-eile
avec la Méme intensité sur l'ensemble de l'aire linquistique de l'istr. et
dans le cas échéant , la « réplique » du dialecte récepteur (l'istr. dans ce
cas) est-elle la méme sur toute son aire linguistique ou bien elle est diffé-
renciée, par rapport aux possibilités de « réplique » dont dispose l'istr.,

ses propres moyen s de « defense
Bien que l'auteur s'est occupé dans son études uniquement de l'inter-

vention du cr. dans le système linguistique istr. (le cr. a agi et continue
d'agir surtout dans le parler istr. du sud) nous sommes d'avis que le mate-
riau choisi et mis à la disposition du chercheur par le volume que nous y
présentons concerne surtout le parler du nord, représenté par la localité
Jein (59 textes), parler qui, sous l'influence du slovène, plus puissante
que celle du cr., a été et reste encore conservateur, ayant en ce sens Pavan-
tage d'une position géographique plus excentrique et assez isolée. Beau-

13 C. 3803
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coup moins édifiants sont les le textes provenant de Suptievita, miNme
s'il est question de la localité comptant le plus grand nombre de locuteur
d'istr., c'estra-dire de Yak,larse. Pour cette raison-ci aurait été peut-ètre
utile de préciser qu'il est question seulement de conclusions partielles,
caractère préliminaire. Une perspective plus vaste sur cette question
impose la poursuite des recherches sur le terrain visant : une thématique
imitare pour les deux pullers istr. (du nord et du sud), ainsi que la sellec-
tion d'un nombre à peu près égal de textes istr. d'une étendue compa-
rable, à méme d'illustrer les deux parlers.

Nous aimerions encore suggérer à l'auteur d'avoir en vue, pour une
prochaine enquéte sur le terrain et une future recherche, aussi le système
phonologique istr. actuel, pour une éventuelle comparaison avec les don-
Dees offertes en la matière par les contributions d'autre specialestes, tels.
H. Frisch, A. Avram, et surtout par A. Kova6ec. De méme, Pinfluence du
slovène sur l'istr. spécialement sur le parler du nord devra consti-
tuer l'objet d'une etude approfondie. Un glossaire aussi complet que possi-
ble, comprenant non seulement Pexplication du mot enregistré clans le
texte, mais aussi le renvoi au texte respectif avec la précision de l'étymon
sera sans nul doute reçu avec le plus grand intérét par les dialectologues,
comme l'a été le volume méme que nous venous de presenter. Le merit&
incontestable de l'auteur est non seulement de nous avoir offert des échan-
tillons du dialecte istr. parlé dans la dernière décennie de ce siècle mais
£V1288i d'avoir mis au point la première étude sociolinguestique concernant
un dialecte historique roumain.

La grande portée théorique mais pratique aussi du point de
vue dialectologique, de Pétude de R. Sarbu reside dans le fait d'avoir
dépisté et identifié les types de structures morpho-syntaxiques de l'istr.
actuel, d'avoir determine les fonctionnements syntagmatiques des élé-
ments lexicaux anciens roumains par rapport A, ceux d'origine sl. et, dans
ce contexte, d'avoir mis en evidence les situations dans lesquelles se mani-
feste la concurrence entre les structures lexicales de type sl. et celles de
type roumain dans le plan discursif de l'istr.

Le volume s'inscrit ainsi, dans son ensemble, comme une contri-
bution de marque à une meilleure connaissance et recherche de l'istr. actuel,
qui traverse en ce moment un processus de désintégration, irreversible,
semble-t-il, sous la pression de système toujours croissante des langues-
officielles le croate et le slovène.
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THE .AMERICAN SCHOOL OF ANTHROPOLOGY AND
THE ROMANIAN RESEARCHES ON SOUTH-EAST

EUROPEAN ETHNOLINGUISTICS *

ZAMFIRA MIHAI

In the American terminology the concept of _Anthropology refers
to a much broader field than the meaning of this term implies, in European
science, because the American school of linguistics has also developed
within this domain in the IIIII decades of our century. _Already in 1966
Bertil Malmberg (in "Les nouvelles Tendances de la Linguistique") felt
he had to explain why he devoted a chapter to modern American linguis-
tics, asserting that "as curious as it may seem that one aspect of tenden-
cies in science should be based on geographical criteria, it is clear that
the American linguistics set itself up through its own directions which it
approached in the theoretical research, to the point of becoming different
of the European one. Although the principles are similar, it constitutes an
independent and distinguishable current of ideas, because the problems
it had to solve have been different as compared to the European ones".

The analysis of the indigenous languages in America (approxima-
tely 150 families of languages) supposed at the same time the very thorough
description and analysis of cultural, social and religious traditions (of
myths, etc.). The whole research has been based on orally transmitted
laaaguages and culture. The principles of Franz Boas, Edward Sapir and
B. L. Whorf were known to the Romanian linguists ever since the period
between the First and second World War and they have been commented,
reservedly enough however, in the works on the history of linguistics.

Only at the Xth International Congress of Linguists on 28th August
2d September 1967 the principles and methodology of _American _Anthro-
pology were reconsidered. In Bucharest, Roman Jakobson made his
report _about Linguistics and its relations with other fields of science con-
cluding his considerations by expressing his conviction that : "finally,
the fields of ethnolinguistics and socioling,uistics will be simply incorpo-
rated in linguistics", because the latter "cannot be separated and isolated
of the problems of the function and role of language in man's life". 2
Among the 171 works mentioned, R. Jakobson included 100 titles of
American anthropolog,ists.

Paper presented at the XVth Congress of the Romanian-American Academy (June
1091, Bucharest),

I Les nouvelles tendances de la linguistigue, Mouton, Paris, 1966, p. 234.
2 Actes du X° Congrès International des linguistes, vol. I, Bucarest, Ed. Academiei,

1969, p. 85.

Rev. Ètudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 195.-199, Bucarest, 1993

www.dacoromanica.ro



196 Discussions 2

At the same Concrress J. Mattoso-Camara Jr. presented his commu-
nication Wilhelm von Humboldt and Edward Sapir 3. Stressing the impor-
tance of the collaboration between Boas, Sapir and Bloomfield 4, the
speaker specified the considerably more remote roots of Sapir's sources,
meaning the concept of form that Humboldt algo used and that led him
to the theory of the "pattern" and to the study of the relations between
linguistic forms, social institutions and religious representations. Like
Humboldt, Sapir asked himself to what extent the screen of language can
constitute a refraction and a deformation of our perception of the world.
Sapir's disciple, Whorf, developed the hypothesis of the relativity of
knowledge in terms of the linguistic structures (Sapir-Whorf hypothesis).
He supposed that the patterns of the language impose a certain way of
thinking, of perceiving the world, thus forming the base of cultural patterns.

What 24 years ago was hypoth.etically expressed is apodictically
formulated in recent works (like Henry Wald's) : "Speech does not only
clothe the idea, it participates directly to its very formation. Men under-
stand the world by means of the languacre they speaks", and the conclusion
"The stylistic matrix of a culture is, above all, linguistics". The popular
ritual (custom) is a text : "the fact that rituals are different in different
peoples often proceeds from language motivations. I will mention only
one exemple : death is represented in Romanic countries by a woman (its
name of feminine gender), while in the German cultural area it is repre-
sented by an old man, because in German the name of death is of m aseu-
line gender". 5

The treatise of Romanian dialectology6 was the workthat settled not
only the anthropological prospect in dialectal research, but it implicitly
accepted without reserves the thesis of the American anthropological
school. As for E. Coseriu, he asserted that : "A complete linguistics claims
to redeem those aspects which structuralism either ignored or set in parén-,
theses, and these are the extralinguistic aspects. The cultural aspect is
not only one side of the language, but that which determines it as such". 7 .

For the compared South-East European linguistics, I have consi-
dered that the principles of research of the American school can be applied
because they refer to facts of language orally transmitted, in a similar
frame : languages of different families. Because the works of the last decades
mention the same series of examples already used in_ 1930 by C. Sandfeld
(beside the ever more numerous typological attemps and division into
periods of the formation stages of the so-called "linguistic union"), I assu-
med in 1973 that it is necessary to use an interdisciplinary methodology

3 Idem, vol. II, 1970, p. 327 332.
4 Fr. Boas, Introduction, Handbook o Aineridad Indian Languages (Ed. F. Boas), Washing-

ton D.C., 1911, P. 5 83; E. Sapir, Language. Introduction to the Study of Speech, New York,
1921; L. Bloomfield, Language, New York, 1933.

6 Henry Wald, Efervescenia ideilor, aucure§ti, 1986, p. 20.
Tratat de dialectologie romdneascd, Craiova, ed. Cartea RomineascA, 1984, p. 105-109.

7 E. Coseriu, La socio- y la etnolingüística : sus fundamentos y sus tareas. Sobretiro de
"Anuario de Letras". Centro de linghistica hisp6nica, Mexico,. XIX, 1981, p. 5-30.
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in order to specify the place of loans in the structure of every language
and in order to establish that which is common.

The works of Boas, Sapir and Whorf meant for me stimulus to use
an interdisciplinary methodology in the South-East European compared
ethnolinguistic research, because the situation of the group of lanomages
is similar not only through the way it has constituted itself, but also trirough
the modalities of contact between them. Since the corpus of sources from
the South-East European languages is made up accordincr to different
principles, in different historical moments, I have considered that the
most adequate method would be that of comparing the onomasiological
fields from different languages in the area with permanent reference to
ethnographical facts. Here there existed direct contacts between ethnical
groups with different cultures which led to reciprocal loans, but they have
released modifications in the culture of neighbouring groups, without new
elements being actually borrowed. The study of acculturation, as described
by R. Redfield, R. Linton, M. Herscovitz, turn to account the semantic
consequences of the contacts.

I have studied the material civilization : the terminology of settle-
ments, of tools and trades, of the costume and architecture, both from
the point of view of the reflection of ethnographic elements in the semantics
of terms and of the differences between the functions of the "realia"
reflected in the respective terminology. As far as semantics are concerned,
I have observed concordances of general Balkanic type in the analysed
fields. The concept of "area of linguistic convergence" suggested by
H. Birnbaum (from California University) 9 in the place of the old concept
of "linguistic union" seems to me more adequate to the condition in this
linguistic and

ethnoo6Taphic
area. All the more so as such semantic deve-

lopments are most often common not only to the South-East European
area, but also to an area that includes other Romanic or West-Slavic
languages. For instance, the latin casa "Htitte" which attained the present
meaning, replacing the terms domus and sedes, evolving later to designate
"a room to live in", has been analysed also for the other meanings that
have developed "dwelling/room to live in" ; "fireplace/room to live in".
The same series of semantic developments are to be found in the West-
Slavic kotia, the Hellenic oikos or then Neo- Greek spiti.

8 Zamfira Mihail, Recherches d'ethnographie linguistigue comparée du Sud-Est européen.
A perçu sur la terminologie du logement, in "Bulletin AIESEE", XI, 1973, nr. 1 2, p. 139 150
and Terminologia portului popular romanesc in perspectiva etnolingvistica comparata sud-est
europeana, Ed. Aeademiei, 1978; Ethno-linguistics and "Linguo-ethnology", in "Ethnologica",
1978, 2, p. 35 38; La méthodologie de la recherche comparee du lexigue des longues sud-est euro-
péennes, in RESEE, 1979, I, p. 107 122 ; Die siidslawische Fachterminologie der Berufe, "Ana-
lele Universit6tii Bucuresti", 1977, II, p. 37 45 ; La terminologie de l'exploitation minière et
metallurgigue dans les longues du Sud-Est européen, "Cahiers Balkaniques", Paris, 1981, 2,
p. 33 56; Interdependence of Traditional Culture of Europe and other Continent, "Problems
of the European Ethnography and Folklore' Moscou, 1982, p. 149 171 ; South-East European
Elnolinguisties "Convergences", RESF.E, 1986, 2, p. 179 189; Les outils dans les Balkans du
Moyen-Age a nos fours, sous la dir. d'André Guillou, Paris, 1988; South-East European Mining
Technology (13th 18th centuries ) as reflected in terminology, RE SEE, 1989, 1 2, p. 189 194
L'ethnolinguistique dans la recherche des traditions spirituelles sud-est européennes, RESEE,
1991, 3-4, p. 219-230.

H. Birnbaum, On typology, affinity and Balkan linguistics, "Zbornik za filologiiu
lingvistiku", Novi Sad, IX, 1966, p. 17.
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That which appeared at the same level in the lexical enumeration
of Sandfeld's work after the detailed "sliced" study of the lexicon by
means of the onomasiological and semantic fields, is seen as much steadier,
on different degrees of values, especially in the domain of spiritual culture.

In the compared study of onomasiological fields, one can observe
that the organization of each field is based on motivations that are diffe-
rent from one language to another. Irmgard Selnou has drawn atteution
to the fact that every ethnical culture behaves according to its own calen-
dar of traditions, feast days and popular creeds, but this specificity does
not exclude the possibility of undettaking a comparison between both
terms and ethnological categories. For instance, on the base of comparison
in this field, I was able to come to the conclusion that the Romanian popu-
lation has another representation of malefic spirits than that of the Slavic
population of South-Eastern Europe.

The analysis of every paradigm belonging to the terminology of
popular beliefs and traditions (iituals) is connected not only to the system
of the language, but also to the semantic categories of the semiotics of
culture. Terminological paradigm : the lexical succession of some cultural
"realia", the lexical paradigm of some isofunctional "realia", the onoma-
siological field of the whole block of the respective popular tradition (or
ritual, popular custom), the semantic field of a lexeme, are some of the
aspects of the research of the metalinguistics of spiritual popular culture I°.

The most adequ.ate systematization pattern of such a corpus is the
ethnolinguistic dictionary of culture ; such a dictionary can proceed from
the term to the "realia", or from the "realia" to the corresponding terms,
since the articles in such a dictionary finally emphasize the lexical system
vetsus the system of the "realia" and the information appear stratified
both in stnicture and in geographical relations.

A most thorough information, completed with the careful analysis
of a corpus of numerous data in the sense of the American school analysis
of the "pattern" will contribute, in our opinion, to the delimitation of
that which is characteristic to the "South-East Ettropean area of con-
vergence".

Based on the researches to date, we consider that the so-called appro-
ach, such as it may have been, between the languages of South-Eastern
Europe, has ceased to operate, because all popular languages and eh ili-
sations look towards Occidental languages and elements of culture. The
process of convergence is completed and today the results of influences
from other historical periods can be searched. Therefore, the historical
compat ative methodology should be completed with the ethnolinguistic
analysis in the best tradition of the American school : both in its entire
grammatical aspect and by means of the simultaneous research of informa-
tion \ from both disciplines, in an interdisciplinary comprehensiveness.

South-East European linguistics is also involved in a direct collabo-
ration with the American Anthropology through the comparative study
of an ethnical group dispersed in the diaspora in Romania as well as in the

10 Z. Miliail, Tendances paralleles des langues du Sud-Est européen : concordances seman-
ligues de la terminologte du logement,"Hleme Congres International d'études sud-est curopéennes",
A cles, Bucarest, II, p. 54, Convergences sémantigues de la terminologie sud-est européennes da
logement, "Revue roumainc de linguistique", 1979, 1, p. 93 101.

www.dacoromanica.ro



3 Discussions 199

United States. It concerns the Russian-speaking population called "sta-
roobrjadei" (Lipoveni).

As compared with the other groups of diaspora in the United States,
completed by successive arrivals of emigrants from their respective home-
lands, the "staroobrjadci" group has particular characteristics. Their
appearance in history took place in Russia after 1655, when the Patriarch
of Moscow, Nicon, decided to revise the text of the sacred writing in the
Slavic language, because the translations from the Greek did not faith-
fully render the contents in the Slavic language and the successive copies
of some versions had deviated from the meaning of the original text.
Under the guidance of some priests, large groups of believers, especially
around some monastires, opposed this initiative, considering that it impai-
red the Orthodox faith. Persecutions and massive deportations to Siberia
followed. Compact groups of adepts found shelter in the last decades of the
17 th century in the Romanian Principalities, around the town of Sueeav a
and in the Danube Delta, in the Dobroudja, from there passing also in the
Ottoman Empire. The conciliatory disposition of Romanian people resul-
ted in a peaceful cohabitation along 300 years, and the oecumenic spirit
of the Romanian Orthodox Church ensured their liberty of public worship.

The groups who reach.ed Siberia went farther towards Alaska. The
Anchorage Museum has recently carried out a research on three large
groups of "staroobrjadci" who live in Alaska (ol er 200 families). Very
conservative as concerns their language and traditions, rarely mixing
by marriage but always within groups of "ancient rite" who live in other
areas, these communities are ethnical relics.

In later years, Russian researCh workers also became intereted in
the study of the language and ethnographical traditions of the groups of
"staroobrjadci" because they use an archaic idiom whose structure is
impregnated with the dominant written church-Slavic, without any
connection with the evolution of the Russian language from their former
mother country and little influenced by the languages spoken on the terri-
tory where the group lives. However the collaboration between American
and Romanian researchers makes possible a unique observation on the
language, its evolution, the loans, etc. of the same ethnos divided (disper-
sed) in allogfenous media. The differentiated influences from the English
and the Romanian will be studied.

It will be possible to apply common principles in the study of two
same language spoken in two completely different surroundings. It is
a singular situation which the researchers in countries where the groups
of "staroobrjadci" live will study from the point of view of the foreign
elements that penetrated the linguistic structure and the ethnographic
manifestations. Up to now, the Russian research workers seem to have been
interested only by the elements of continuity and in the stage in which the
language spoken by these communities conserves phonetic features of the
area they come from of elements or syntax and vocabulary proper to all
the communities of ancient rite due to the use of the same texts in
the religious ceremonial.

The recognition in the international scientific instances of the South-
East European compared ethnolinguistics as an interdisciplinary research
field also means that the Romanian contribution has been homologated.
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LE Vle SIAIPOSION BYZANTIXON

L'élégante salle Fustel de Coulanges du Palais Universitaire de Strasbourg a reçu de
nouveau d'éminents spécialistes qui pendant trois jours (les 26 26 novembre 1992) ont discut&
quelques aspects majeurs des relations entre Byzanee el l'Europe.

Après l'introduction du professeur Pierre Racine qui a organisé cette rencontre avec
l'aide du professeur Argyriou et des Mmes C. Otten et Anne-Maric Cassoly qui ont assuré le
secrétariat, les communications ont abordé Byzance par la mer. Le professeur Michel Balard
a parlé d'o Esclavage et fiscalité A Caff a au XVe siècle s et il a été suivi par le spécialiste russe
S. Karpov qui a évoqué les Genois et Byzantins face A la crise de Tana de 1343 d'aprés
des documents d'archives inédits s. C'est d'ailleurs le premier mérite de ce symposium d'avoir
mis en lumière de nouveaux documents inédits. Le professeur Jadran Ferluga est parti de
l'autre cété de la peninsule : L'empire byzantin vu par les Vénitiens jusqu'A la IVe Croi-
sade s. S'y sont ajouté la richesse des données communiquées par Mmes G. Migliardi O'riordan
Colasanti (4 Elements de droit byzantin dans les documents notariés vénitiens *) et C. Maltezou
(. Les ltaliens propriétaires 'terrarum et casarum' A Byzance *). Du cété des textes littérai-
res s sont venues les analyses subtiles de P. Badenas (sur Barlaam et Josephat), R. Gentile
Messina (sur les écrits eneomiastiques) et A. Argyriou (o L'image de l'Occident A travers trois
textes de polémique antilatine et antimusulmane *). C. Otten a parlé de La représentation des
intéréts grecs en Italie au XVI' siècle s. Trois communications ont pris en charge des réalités
roumaines : Pierre NAsturel a offert un aperçu général des relations roumano-byzantines, le
père B. lorgulescu a abordé les moments difficilement perçus de la première moitié du XIIle
siècle, pendant que Dan Berindei a présenté e Le dernier siècle de l'histoire de Byzance dans
la vision de l'historien roumain Georges BrAtiano s. Deux portraits se sont ajoutés aux diffé-
rentes incur sions dans la civilisation byzantine : celui de Georges Acropolite crayonné par W.
Blum et celui de Bertha de Sulzbach, épouse de Manuel Pr, décrit par J. Irmscher. Mute Vera
lirochova a a nalysé e Le destin des villes et des marchands byzantins après la IVe Croi-
sade s. Enfin, deux communications ont attaqué le registre des images mentales : Alain Ducellier
s'est occupé de L'Europe occidentale vue de Byzance au XV e siècle s, pendant que je suis
parti de l'autre cété pour surprendre les clichés et stéréotypes véhiculés par l'historiographie
occidentale penchée sur la civilisation byzantine.

Le bilan rapide du pr Alain Ducellier a relevé l'importance des documents inédits discutés
dans le cadre de cette réunion, l'effort que tout historien doit faire de se mettre A la place des
gens qui ont produit ces documents, d'oll une remise en question de quelques interprétations
avancées par l'historiographie de Byzance et, enfin, une riche réflexion qui peut contribuer
positivement A la discussion qui dépasse le cercle des spécialistes et qui part de la question
est-ce qu'il y a deux Europes? Un motif de plus de voir imprimés le plus t6t possible les
Actes de ce symposion au cours duquel a été remémorée la lumineuse personnalité du pr Fr.
Thiriet, le grand spécialiste de la Romanie vénitienne. Le Vle symposium prolonge cette solide
et inspirée rencontre de l'Est et de l'Ouest dans l'ambiance internationale de Strasbourg oa,
grAce aux professeurs Pierre Racine et A. Argyriou, l'Europe dévoile ses dimensions véritables
au-delA des confins défendus par l'esprit de clocher.

A lexandru Dutu

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 201-208, Bucarest, 1993
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COLLOQUE SUR LE POST-BYZANTINISME A IOANNINA - 1992

Pendant les trois derniers jours du mois de mai, se sont déroulés A Ioannina, les travaux
d'un colloque occasionné par le septieme centenaire de la fondation du principal monastere de
rile de Ioannina, Moni Philantropinon (1292 1992). Organise sous le haut patronnage de Sa
Sainteté Theoklitos, metropolite de Ioannina, et de Parchimandrite Philotheos Dédes,. supé-
rieur des convents de Pile (A (Jul Port doit, d'ailleurs, l'idee forulatrice de cette rencontre, ainsi
que Patmosplière d'enthousiesme et d'hospitaiité qui a caractérisé les trois jours du printernps
janniote *), ainsi que sous l'égide de V Université de Ioannina, avec Pelf ort soutenu des professeurs
Milios Garidis et Athanasie Paliouras, du Service des Monuments 13yzantins de l'Epire, de la
municipalité de Ioannina, de fAssociation des Etudes Epirotes et de la commune de Vile,
le colloque a réuni, devant un pub:ic rarement aussi nombreux pour une rencontre scientifique,
la grande majorité des spécialistes de notoriété du monde hellénique. Tres chargée en communi-
cations (plus de 40 intervenants prévus sur deux jours), et avec un programme culturel qui
remplissait rigoureusement tous les espaces libres, programme conçu pour créer une atmosphere
festive, très accueillante, et pour donner une image complexe de la vie culturelie de la capitale
épirote (musique, danses, folklore, monuments historiques, musées, bibliotheques, etc.), la
rencontre a ete, nous le croyons, l'une des plus fertiles occasions d'échanges et de contacts, entre
specialistes et amateurs de culture post-byzantine.

Dans le cadre toujours tres stimulant des rencontres pluri-disciplinaires, les historiens,
historiens de l'art et de la littérature, theologiens, philosophes, architectes, archivistes, restaura-
teurs et conservateurs de musée, de pratiquement toutes les universités et les centres impor-
tents de la Grèce, ont présenté les fruits de leurs recherches lies aux monuments de l'ile de
Ioannina, A son histoire, à ses rapports avec le reste du monde hellénique et balkanique et son
rdle en tent que centre particulièrement actif pendant toute la période post-byzantine. Le sujet,
délibérérément circonscrit par les organisateurs aux monasteres de l'ile, a donne lieu, en effet,
A un excellent approfondissement de tous les aspects lies A l'histoire et A la presence artistique
rernarquable de ces monuments. Il a marque ainsi, par le caractere centripete de toutes les
communications, l'accomplissement du but de cette reunion, A savoir, la mise à jour de l'im-
portance et de la notortété de ces monuments et de cette region, jusqu'A present éclipsée,
merne dans l'interet des spécialistes, par d'autres centres, comme ia Crete ou le Mont Athos

De plus en plus present dans la conscience des peuples qui en sont les héritiers directs,
le post-byzantinisme, jadis connu par une poignée de chercheurs et considéré globalement
comme l'histoire d'une longue decadence avant les o revolutions modernes s des Balkans, se
trouve actuellement tous les jours enrichi par des recherches menées A la fois vers de nouvelles
clecouvertes, dans le terrain extremement riche et vaste de ses trois principaux siècles
(XVle XVIII° s.), ainsi que vers Péclaicissement des idées-force, qui ont donne une structure
cohérente A la multitude d'aspects integrés dans son o internationalisme pan-orthodoxe s. Dan s
ce cadre, l'initiative janniote, avec sa pertinente insistence sur le cas pr6cis des monasteres de
Pile et leur place A part sur la carte, ainsi que dans l'histoire du monde post-byzantin, peut
etre considérée comme une experience interessante et comme une reference exemplaire dans
son genre. Mais il n'en reste pas moins A dire que, l'impact d'une telle reunion aurait été encore
plus grand, si parmi les specialistes presents à cette reunion il y avait eu aussi plusieurs invi-
tes d'autres pays du Sud-est européen, les communications s'assurant ainsi la nécessaire ouver-
ture vers le dialogue et vers la circulation des idees et des valeurs.

Fonde au XlIle s., Moni Philantropinon à connu sa période de gloire artistique au
XVI' s., avec la decoration successive de ses espaces : les parois de la nef en 1531 32, par un
peintre anonyme, les vontes de la nef en 1542, par Frangos Katellanos, les trois narthex apres
1560, par les freres Ghiorghios et Frangos Kondaris. A la meme époque, en 1543, l'autre monas-
Ore important de l'ile, Moni Diliou (Stratigopoulou), recevait un decor mural encore plus
raffine, quoique plus traditionnel, que celui du convent voisin. A ces deux complexes monas-
tiques, connus jusqu'A present par deux monographies importantes qui lcur sont décliées (Theo-
pisti Liva-Xanthaki, Les peintures murales du monastère de Dilios, Ioannina, 1980 en grec,
aN CC résumé en franais : Mirtali Acheimatsou-Potamianou, Monastery of Haghios Nikolaos
on Philantropinon and the First Phase of Postlyzantine Painting, Athenes, 1983 en grec,
axec résumé en anglais), s'ajoutent les travaux recents de decouverte et d'analyse des peintures
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de Moni Eléoussa (encore sous les couches de fumée et de poussière, partiellement éliminées par
les restaurations en cours), peintures vraisemblablement toujours de XVIe s., ainsi que Panalyse
et l'interprétation des fragments de fresque récupérés sur la paroi d'entrée de l'exonarthex
de Moni Pantéléimon (XVI' XVII' s. ?). Des fouilles archéologiques entreprises a Moni
Prodromou ont également révélé des données intéressantes concernant l'architecture la,. plus
ancienne du convent ruine. Mais cela ne sont, en fait, que quelques remarques, tres breves
sur les travaux qui sont en cours presque partout dans la petite mais culturellement si riche
Ile janniote, travaux qui seront publies dans le volume des Actes du colloque, ainsi que. dans
l'album d'architecture et de peinture, prepare sous la direction des professeurs Ath. Paliouras
et M. Garidis, et dont la parution imminente était annoncée dans le discours de chlture de
la reunion.

Circonscrit en exclusivité aux monuments de l'ile, A ses institutions d'enseig,nement et
Ge vie monastique, ainsi qu'au village des pécheurs, dont la presence à ate des mona,steres
est attestée depuis le XVe s., et aux rapports constants qui ont lié la vie de Pile A celle de
la ville de Ioannina, déjà eapitale de l'Epire à l'époque et siege d'un des plus puissants diri-
geants turcs (car le regime aristocratique et les privileges accord es jadis par Pempereur by zantin
Andronic II, ont été reconnus par les conquérants ottomans, comme l'atteste le document de
capitulation de Ioannina, en 1430), les communications presentees au colloque se sont orientées,
pour la plupart, vers trois principaux centres d'intérét

Phistoire des lieux, des habitants et des donateurs, avec la presentation de quelques
nouveaux documents du XIX(' s. qui aident à mieux comprendre le fonctionnement politique,
social, économique et culturel des institutions, ainsi que leur disposition sur les anciennes
cartes de la vine et de Pile

l'analyse des aspects concrets d'histoire de l'art et d'archéologie, avec de nouvelles
données concernant le dícryptage des inscriptions, des themes et des programmes iconographi-
ques et des élonents stylistiqucs, souvent placees clans un contexte plus large par les rappro-
chements a cc d'autres centres balkaniques, ou de l'Europe centrale et occidentale. On remar-
quera, pour cette categoric d'interventions, la mention frequente du courant artistique de la
fin du XVe s. du Nord-ouest de la Grece, dont lys expressions en décor monumental se retrou-
N ent aussi bien à Moni Philantropinon, que dans certaincs églises de Kastoria et du Nord
de la Moldavie. Ce style, l'un des plus determines dans l'art mural post-byzantin, \ a consti-
tuer le fond propre de V* école épirote , fond auquel viendront s'ajouter au XVI° s. les influen-
ces occidentales, du gothique international A la Renaissance italienne (en variante vénitienne),
ou espagnole.

la presentation des travaux de restauration, conservation, entretien et protection des
monasteres (architectures, peintures murales, icdnes) et des sites. Les quelques interventions
de ce genre, bien que tres spécialisées et positives, ont suscité un intéret particulier, car cette
approche s'est montrée capable d'ouvrir des perspectives nouvelles pour la recherche de l'his-
torien de l'art.

En attendant la publication des Actes dc cette fructueuse reneontre (Ades pour lesquefs
nous esperons des résumés en langues de circulation !), nous nous contenterons pour la suite de
citer, dans l'ordre de leurs interventions, le nom des participants et les titres de leurs communi-
cations, en remerciant Vis ement M. Minos Garidis qui a bien voulu nous aider en les traduisant
en français.

L. Vranousis, Les Philantropinoi el les Apsaras ; V. Harissis, L'archilecture des monasares
de Vile, le lieu et le temps ; L. Benakis, La representation des philosophes grecs dans Picorrographie
orthodose post-byzantine (outre les philosophes presents dans le narthex du ceté nord de Mont
Phitantropinon, l'auteur a largement insisté sur les representations de ces memes philosophes
dans Ficonographie extérieure des églises molclaves, en essay-ant de montrer, sans faire propre-
n ent I's archéologie * du theme, que tout cela n'est que le resultat d'une decadence * de la
pensee theologique dans la première phase de la période post-byzantine, et que, par consequent,
,ces representations ne seraient que l'expression d'une orientation déclarée vers les valeurs de la
pensee occidentale, à l'aube de la Renaissance) ; P. Noutsos, La question de la presence des philo-
sophes grecs el Moni Philantropinon ; K. Konstandinidis, A propos des personnages de la female
des Philantropinoi. Le general Alexis et le prelre Michel Philantropines (XIlleX / V° s.);
P. Nikolopoulos, La collection des manuserits de la baronesse Angela Georgina Burdett Coutts
(.18 14 190,5) et les nionasteres présentés dans ces manuscripts ; V. Kolios, Documents officiels des
nionasteres de Vile de Ioannina ; lettres de procuration adressées aux membres de la famine Maroutsi
( 16 79 1759) ; A. Nikolopoulou, La traversée du lac de Ioannina par temps de gel ; N. Bamidis,
Gen munication eliminaire sur l'école ecelesiastique des monasteres de l'ile ; G. Papagheorghiou
Les (erred c.tions des métiers de Ioannina el les monuments de l'ile ; G. Kourniantzi, Les monasteres
.de Vile, les fondateurs byzantins et les donaleurs commerçants post-byzantins ; M. Acheimatsou-

www.dacoromanica.ro



204 Chronique 3

Potamianou, Les fresques de Saint-Nicolas Philantropinos monument capital de l'Epire
M. Candis, Contacts stylistiques et iconographiques étroits avec les courants modernes de la peinture
européenne. Le témoignage du décor du narthex intérieur de Aloni Philantropinon (l'auteur decouvre
et explique la presence d'une serie d'éléments typiques à l'art et à la mode de vie de l'Espagne,
dans la première moitie du XVIe s., ces hispanismes s aunt arrives jusqu'à Ioannina aussi bien
par l'intermédiaire de l'émigrat ion des juifs espagnols, établis dans les Iles ioniennes, que par les,
contacts commerciaux avec Naples, possession cspagnole à l'époque) ; D. Triandaphylopoulos
Traditions byzantines et nouveautés occidentales dans l'art des plus vieux monuments de l'ile de.
Ioannina (X Vie s. ) ; E. Don, Autour de Irères Kondaris ; E. Gheorghitsoyanni, Les rapports
des peintures murales des monastères Philantropinon et Diliou avec un atelier de peinture de la
seconde moilii du XV" s. (des rapprochements ont été faite asee les fresques de Saint-Nicolas
de Dorohoi et de Balinesti, ainsi qu'avec les peintures de l'ancienne église du Grand Météore,
actuellement sanctuaire clu katholikon) ; E. Sampanikou, Rapports entre les representations de la
Dorm Won de Saint Ephrcm le Syrien dans la chapelle des Trois Hiérarches de Moni Varlaam,
dans l'église de Mont Koimesis de Kalambaka el dans le narthex de Moni Philantropinon ; N. Vassili-
kou, La representation de Saint Jean de Ioannina cl Moni Philantropinon el l'évolution de son icono-
graphic ; S. Vardia, Les cycles des Paraboles du Christ dans le narthex occidental de Moni Philan-
tropinon. Essai d'interprétation ; K. Vlakhos, Les sceaux des monastères de Pile ; E. K. ourmantzi,
Les monastères de l'ile lieu de rencontres spirituelles et pédagogiques ; Van. Kanetakis, Autour
d'unc carte de début du XIX' s. Pile de Ioannina, avec des monuments imaginaires ; A. Patsouma,
Les monastères de Pile de Ioannina en tant que synthèse d'archilecture ; E. Khryssos, L'Eglise
de Ioannina el les monactires de l'ile ; Tb. Liva Xanthaki, Le monastere de Stratigopoulos et so
contribution si 1 iconographie de (Wok épirote de p.'ntu! e ; Ath. Pqiieuras, I es eprésentations de
la Theophanie dans la peinture post-byzantine. Le cas de Moni Diliou ; A. Tourta, Moni Pro-
dromou dans Pile de Ioannina. La maison de Apsaras s et ses fondations ; Fr. Kétalonitou, Le
monastére de Pantéléimon dans I' fie de Ioannina et les peintures extérieures ; G. Smiris, L'eglise
paroissiale de la Dormition de la Vierge, dans Pile ; archim. Philothéos Dédes, Les monastères
de I' ile de Ioannina à !ravers le temps ; V. Papadopoulou, Le monastère de Saint _Nicolas des Ghiou-
mas ou Eléoussa ; d propos des premières phases du katholikon ; G. Papagheorghiou, Documentation
d'archilecture : restauration el propositions pour Putilisation de Moni Eleoussa de Pile de Ioannina ;
Kh. Lionis, Des problèmes particuliers de conservation el de restauration des peintures murales des
monastères de Pile de Ioannina ; P. Bekhlis, Analyses physico-chimiques préliminaires des matières
colorantes utilisées dan les peintures murales du XVI' s. des deux monastères de Pile de Ioannina ;

Konstantios, Le peintre Anastasios de Kapessovo û Mora Eléoussa de l'ile de Ioannina ;
Khalkia, Une icöne post-byzantine avec des scenes de l'Ilymne Acathiste, provenant de Moni

Eleoussa ; A. Stavropoulou, Remarques sur certaines peintures murales de Moni Eléoussa ; E. Gly-
katzi-Ahrweiler, L'Epire espace frontalier de defense du monde byzantin.

A la fin du colloque les participants ont reçu de la part des organisateurs, en vue d'une
meilleure documentation sur l'art post-byzantin en Epirc, quelques livres d'histoire et d'his-
toire de l'art récemment parus. Nous nous limiterons, pour le moment, à signaler trois d'entre
eux, en réservant dans le futur numero de notre revue un espace plus grand que nous
aimerions leurs consacrer. Ath. Paliouras, La Transcendence de l'éphémère à travers l'icono-
graphic de Trois Hiérarqu es * Ioannina, 1992 (34 p., 40 illustr., en grec avec des resumes en fran-
çais et en anglais) ; Angheliki Stavropoulou-Macri, Les peintures murales de l'église de la Trans-
figuration à Veltsista (1568) en Epire et l'atelier des peintres Kondaris s, Ioannina, 1989 (216 p.
76 illustr., en français) ; Anastasia Tourta, Les églises de Saint-Nicolas de Vitza et de Saint-
Minas de Alonodendri. Une etude sur les peintres de Linotopi s, Athènes, 1991 (265 p., 137 p.
d'illustr., en grec avec un grand résumé en anglais).

Anca Vas iliu

Le 30 Mars 1993, le professeur Constantin VELICHI a reçu le titre de Doctor Honoris.
Causa * de l'Université de Sofia. La proposition a été avancée par la Faculté d'Histoire Bul-
gare de l'Université. En effet, le pr. Vélichi a contribué d'une manière unique et considerable-
A /a connaissance de l'histoire bulgare en floumanie. En meme temps, il a mis en lumière
des docutnents inédits et a mis un accent particulier sur les relations bulgaro-roumaines.
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I ERIC DITAIAR TAPPE I
(1910-1992)

Avec Eric Tappe, qui s'est éteint l'année dernière, nous faisons la perte d'un ancien colla-
borateur de notre revue (V, 3-4, 1967; X, 3, 1972), celle d'un membre .du Comité national
britannique des etudes sud-est européennes et, surtout, celle d'un yid' ami très cher.

Il ne suffit pas de remarquer combien son activite A la School of Slavonic and East Euro-
pean Studies, où il a longtemps enseigné le roumain et la littérature roumaine, les traductions
qu'il a faites ( Rumanian Prose and Verse, Londres, 1956: I. L. Caragiade, Sketches and Stories
Cluj, 1979) ou les publications dont il a été responsable (par exemple, les etudes d'Alexandre
Cioranescu sur Vasile Alecsandri et Ion Barbu) ont contribué à propager efficacement les con-
naissances sur la Roumanie. On pourrait également citer ses pages sur la situation de notre
pays au lendemain de la guerre, dans Central and South East Europe 1945 1948 (ed. R. R, B,etts
Londres, 1950) qui puisaient dans l'expérience récente de l'auteur. Car le destin de ce philo-
logue classique, né è Sheffield et élevé h Oxford (Oriel College), a completement change du jour
où il est arrive en Roumanic. Le major Tappe de la mission militaire britannique cut ainsi
Voccasion de connaitre une Bucarest assez différente de la ville décrite par Olivia Manning
dans son mediocre roman. II y fut le temoin d'événements historiques : c'est lui qui accuedlit

la Legation le general Radescu lorsque l'ancien premier ministre demanda l'asyle politique,
.ce qui valut au professeur Tappe d'etre, vingt ans apres, talonné par la Securitate chaque.fois
qu'il revenait ici. En fait, il était le dernier de ce groupe de voyageurs, eomme Sacheverell
Sitwell, Derek Patmore et Patrick Leigh Fermor, dont les impressions vivantes, pittoresques,

,relevées d'une pointe d'humour, ont enrichi la bibliographic anglo-roumaine.
L'ouvrage essentiel pour lequel il faudra toujours rappeler avec gratitude le nom d'Éric

Tappe est son livre Documents Concerning Rumanian History 1427 1601 (La Haye, 1964),
resultat d'un labeur passionné de depouinement des archives du Public Record Office et du
British Museum. On lui doit encore la decouverte de la correspondance inédite de ConstAntin
Brancovan et de Constantin Cantacuzene avec lord Paget, qu'il a signal& pour la première
fois en 1954, en merne temps qu'il retra gait la breve histoire du College Grec d'Oxford.
il avait déjà publie des documents au sujet des negotiations de Georgins Stephanus, princeps
Moldaviae s avec Charles II. Il a éclaire la biographie de Nicolas Milescp. en révélant les mis-
sions diplomatiques remplies par le Spathar à Constantinuple et en Angleterre.

Mais Eric Tappe était un veritable érudit, porté sur le detail mineur 01.1 rame
La plupart de ses recherches identifient des Anglais qu'Alecsandri ou ,Codru DrAgusanu, ont
croise au passage, décrivent des manuscrits roumains égarés dans les bibliotheques anglaises
ou glanent des échos moldo-valaques dans la littérature victorienne. Bref, te sont plutát des

notes and queries o. Ces renseignements rninutieusement recucillis, il ne dedaignait pas de les
éparpiller n'importe où : Noul Album illacedo-Rom6n, Revue des Eludes Roumaines Caietele
Sextil Pufcariu, StudiiClasice ou Sussex Archaeological Society Newsletter. 11 serait donc neees-
saire de rassembler ces nombreux travaux, introuvables et souvent injustement oubliés.

Après avoir pris sa retraite, il ne quittait plus sa maison de campagne A St. Leonards
près de Hastings, où il était respecté pour sa piété et sa charité. $a bibliotheque, réunissant
clans un beau désordre des livres rares et presque toutes les revues di l'exil roumain, était

l'image de sa vic. L'amitié de gens remarquables par leur caractère et par leur savoir Gri-
gore Nandris, Maria Golescu, Maria Holban y avait tenu une .grande place. Elle aura .étto
Ja scule recompense de son attachement fidele A la Roumanie.

Andrei,. Pippidi
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LE PROFESSEUR I CONSTANTIN TH. JUMARAS I VU PAR SES

COLLABORATEURS

Une wink vient de s'écouler depuis la disparition, A Paris, du professeur Constantin Tb.
Dimaras. Il fut pour notre Institut aussi, non seulement un grand ami, mais aussi un e mitre o,
une autorité des plus stimulantes pour le progres de nos recherches et des plus bienveillantes,
également, pour taus eeux qui lui demandaient conseil.

En Grice, son rele pour l'étude de la civilisation neohellénique telle qu'elle nous est
restituée par sa culture, en general, par sa littérature, en particulier a été fondamental. 11
fut le premier A avoir imprimé aux etudes néohelléniques cette vision d'emsemble qui lui man-
quoit, ainsi que tout ee qui devait en faire une science contemporaine : l'hisloire des men-
talités et le comparatisme.

C'est aux temoignages de ses collaborateurs que nous nous fions, dans ce qui suit, afin
de mieux eomprendre les vraies dimensions de sa personnalité. Its furent les plus proches, des

fils spirituels * comme le dit G. P. Savvidis partageant tout dernièrement l'agréable
'Belle de la réédition de ses oeuvres.

A qui pourrait-on se fier davantage, sinon à ceux qui le suivaient pas A pas dans ce qui
fort Une passionnante activité de recherches, un perpétuel renouvellement des résultats et un
besoin incessant de mettre à jour ses écrits, qu'il ne jugeait jamais définitifs. s J'ai le sentiment
confiait le savant A l'un de ses collaborateurs, la veille de sa mort que les livres vivent
avee leur auteur et que ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent l'expringer, dans son experience de la vie
et dans ses metamorphoses ininterrompues... ». 11 s'agit d'une longue et fructueuse experience,
duna notre cas, puisque C. Tb. Dimaras commençait à publier en 1926 et qu'il envoyait A Athe-
nes ses derniers textes en février 1992.

Ce sont done les témoignages d'Alkis Anghelou, G. S. Savvidis, Amanda Mihailopoulou,
Philippe Ilion, Alexis Politis et Alexis Argyriou que nous avons choisis. On devrait leur ajouter
Jacques Bouchard, qui nous a fait part de sa dernière rencontre avec le professeur, quelques
henres avant sa fin. Parus dans la presse d'Athenes et de Thessalonique, en février 1992, ces
temoignages offrent surtout de précieux renseignements sur ce qu'ils appellent la créativité"
de Dimaras, ses affinités avec les intellectuels francais (avec Andre Gide surtout), son penchant
pour l'histoire et l'historiographie, que lui avait légué son grand-père et son père, son esprit
courageusement ouvert à tous les rapprochements d'iciées possibles, l'accent qu'il mettait sur la
synthèse historique, qui par le comparatisme littéraire a donne A l'étude de la vie spirituelle
néohellénique le caractère d'une science explicative. Enfin, on y souligne sa conception sur la
genese et le développement de l'idéologie néogrecque, sur le rdle des traditions, rnais aussi
sur les inerties qu'elles peuvent provoquer. Dimaras découvrit la force des s Lumières néo-
grecques s, ce phénomene qui rendit possible l'évolution intellectuelle des Grecs, depuis l'époque
critique de Loukaris et de Corydalée, jusqu'A ce qu'elle aboutisse à Coray et A Solomos.

Un de ces témoignages nous apprend un fait surprenant, vu la personnalité du savant.
il soutenait nous dit-on qu'il n'avait pas créé d's école s, car son systeme de travail
etait s ouvert s, ne fixant pas de manière rigide les principes du maitre. ll nous semble que
an contrgire tout contredit cette assertion. S'il ne s'agissait que des idées généreusement
répandues dans ses conversations, comme dans ses cours, au séminaire de la Sorbonne ou
dans sa maison de la rue Mourouzi, que ses élèves évoquent avec emotion. Rappelons aussi
le cdté institutionnel par lequel offrit A ses adeptes un goupe de travail et d'éditions comme

(foncle avec Dém. Ghinis), un Centre de recherches néohelléniques qu'il a longue-
ment dirigé, un périodique prestigieux eomme s Eranistis s, de précieux s corpus * de documents
et d'instruments de travail Till a Unties et confiés à ses collaborateurs.

Mais la preuve la plus éclatante de cette s écote qu'il laisse A la Grece et au compara-
time en general c'est bien son ceuvre que les collaborateurs mentionnés plus haut sont en train
d'éclitei., A la Maison d'édition srvcPall o, à Athenes. Alkis Anghelou n'hésite pas à caractérisex
cette oeuvre : a un guide fondamental dans le labyrinthe de la littérature néogrecque s. 11 s'agit
de la 9e edition de l'Histoire de la littérature neohellenique et des 5 volumes de s Mélanges *
qui rassembleront tons ses articles, toutes les notes de lecture, les essais et les feuilletons
environ 2 500 titres parus depuis 1936 jusqu'en 1992.

Nous attendons avec impatience ces volumes qui joignent A la personnalité de l'auteur
eelle de ses eleves et collaborateurs, de cette generation de brillants historiens de la culture
gull a I °rinks.

Cornelia Papacoslea-Danielopolu
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ION-RADU MIRCEA
(1907-1991)

Le 1 février 1991 est mort A Bucarest le Professeur Ion-Radu Mircea, ancien membre
de l'Institut d'Etudes Sud-Est Européennes de l'Académie Roumaine et collaborateur dévoué
de »ere Revue des Etudes Sud-Est Européennes depuis ses commencements. Né le 22 noem-
bre 2907, A Bucarest, lon-Radu .Mircea a été l'un des meilleurs spécialistes roumains en his-
toire médiévale et philologie slave. Il avait fait ses etudes universitaires à Bucarest (Ecole des
Archives et Faculté de Lettres de l'Université) dans les années 1927 1931, se rendant ensuite
A Prague on il paracheva sa formation de slavisant dans la fameuse Université Caroline
(2931 1934). De retour A Bucarest, il soutient une these de doctorat concernant le prince de
Valachie Mircea Ciobanul et la politique turque en Autriche. Chargé de recherches à l'Institut
d'Etudes Balkaniques de Bucarest (1945 1948), ensuite à l'Institut d'Histoire de Iassy
(1949 1951), il enseigne en méme temps A l'Université de Bucarest et à celle de Jassy, en
Ataltre de conferences et Professeur suppléant (1948 1951). Depuis 1927 jusqu'en 1946 il tra-
vaille aussi aux Archives de l'Etat de Bucarest comme archiviste en chef et translateur
slaven. Sa carriere scientifique et didactique fut brutalement interrompue par son arrestation
abusive, pour des raisons politiques, en 1951. Mis en liberté en 1956, il fut chargé de fonc-
liens modestes, au-dessous de sa capacité, au Musée de l'Art, au Musée du village et A la Com-
mission des Monuments Historiques. Ce n'est qu'en 1964 qu'il est nommé Maitre de recherche&
dans r Instant nouvellement créé d'Etudes Sud-Est Européennes de l'Académie Roumaine.
11 travaille ici jusqu'à sa retraite, en 1972.

Ion-Radu Mircea a été run des meilleurs connaisseurs des fonds de manuscrits (docu-
mente d'archives, manuscrits religieux et littéraires) slaves et slavo-roumains conserves dans des
bibliothèques et archives des monastères, d'autres établissements laiques, dans des collections
privées. Par des rechercbes patientes, il a réussi de découvrir ou de mettre en valeur des pieces
de première importance pour l'histoire de l'ancienne culture roumaine et des relations entre
les Roumains et les Slaves du Sud, comme le premier manuscrit enluminé de Valachie, le
Tétraévangile du pope Nicodème (1404 1405), les manuscrits religieux du temps d'Etienne
le Grand (1457 1504), des textes historiques serbes du XVI' si ècle ainsi que des textes
hulgares du XIV° en circulation dans les pays roumains. On lui doit des instruments de travail
particulierement utiles, comme son Catalogue des documents de Valachie (1369 1600), publié
en 1947. 11 s'est penché aussi sur les premiers livres slaves imprimés se trouvant dans des
bibliothèques de Roumanie, ainsi que l'incunahle cracovien de Brasov.

Tout aussi importantes sont ses etudes d'histoire et d'histoire culturelle, de caractire
plus general, concernant des problémes tels que : la signification des termes désignant le servage
dans les pays roumains, la presence des Turcs jusqu'ilu XV 11esiècle en Valachic, les relat ions
culturelles serbo-roumaines au XVI' siècle, les relations culturelles bulgaro-roumaines au /doyen
Age, rimmigration des lettrés bulgares en Roumanie au XIV' siècle, la vie et l'ceuvre de Gavril
Uric, les relations litteraires entre Byzance et les pays roumains. Publiées pour la plupart dans
notre Revile des Etudes Sud-Est Europeennes, quelques-unes de ses etudes ont enrichi de
manière decisive nos connaissanees des relations entre les Roumains et le monde sud-slave.

Grand erudit, eminent specialiste, tout adonne A son travail, le Professeur Ion-Radu
btircea était aussi une presence humaine très attachante pour ceux qui Font approché. Historien
et philologue à la fois, maltrisant la plupart des langues slaves et connaissant A fond les archives
et les biblioPeques, représentait parini nous un type de savant qui sera difficile à remplacer.

Anca Tanapea
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I MAXIM SLAltEV MLADENOV
(1930-1992)

Le 10 Novembre 1992, les études du Sud-Est Européen ont perdu un des meilleurs spé-
,cialistes en linguistique de la zone, le savant bulgare Maxim SlaW:ev Mladenov.

Maxim Mladenov est né à Novo Selo, Ile district de Vidin. Spécialisé en philologie bulgare
a l'Université de Sofia, il a soutenu sa thése de diplame en 1957 et a effectué un stage de spé-
cialisation a Saint-Pétersbourg (Leningrad) en 1964, sous la direction du Pr F. Filin.

Les recherches sur le patois de son propre village et de la région d'Ichtiman, où il a
fonctionné comme professeur au début de son activité, M. Mladenov les a publiées en deux
travaux, Le patois d'Ichtiman (1967) et Le parler de Novo Seto, le district de Vidin (1969) qui lui
ont rapporté le titre de docteur és lettres.

ll a été attaché de recherches à l'Institut de langue bulgare (1960 1979) puis maitre
de recherches Institut d'Ethnographie (1979 1985) et, dernièrement, à PInstitut d'Etudes
Balkaniques ot il a initié et conduit les recherches d'ethnoling,uistique dans un secteur spé
cialisé, entouré de jeunes collaborateurs, qu'il entrenait dans ce domaine.

M. Mladenov a déployé une remarquable activité didactique à l'Université de Sofia et
celle de Veliko Tyrnovo et a été invité à l'Université de Bucarest, comme visiting professor

(1971 1975). Il a été aussi membre du conseil de rédaction des revues e La langue bulgare
et s L'ethnographie bulgare * et coordonnatetir de maints travaux collectifs. Membre fondateur
et premier président de la g Société de recherches sur le lexique bulgare populaire et de la

Société culturelle de relations avec les Bulgares de Roumanie * l'actif savant s'est impliqué
aussi dans les programmes de l'Association Internationale des Etudes sud-est européennes.

Maxim Mladenov a abordé avec des résultats consacrés de grande valeur scientifique, en
spécial la géographie linguistique et la dialectologie de la langue bulgare, mais aussi les pro-
blèmes de contacts entre les langues. Il est un des auteurs de Bdigarski Dialekten Atlas (l'Atias
Linguistique Bulgare) (vol. I, 1964; II 1966; III 1975 et IV 1981) et l'initiateur
et coordonnateur de l'Atlas Ethnographique de la Bulgarie (sous presse). Sa synthése sur La
géographie linguistique en Bulgarie (publiée dans e Romanoslavica *, X, 1964) reste une contri-
bution de référence dans la littérature spécialisée. Dans la mcilleure tradition gilliéronienne
l'atlas linguistique bulgare ennregistre les aspects phonétiques de méme que les variations
lexicales.

La lexicologie dialectale bulgare a bénéficié, grace à ses travaux (Updtvane za prouevane
leksikata na mesten govor, 1971; Vdprosnik... 1985) d'un apport méthodologique novateur.

Mladenov a effectué beaucoup d'enquétes sur le terrain et a contribué à une meilléure
connaissance des aires dialectales ( Yatovata gran ira a svetlinata na novi dani, in e Slavistiéen
sbornik *, Sofia, 1973; Geografsko razpredelenie na praHlgarski leksikalni elementi, in Saposta-
vitelno ezikoznanie *, VI, 1981 ; Arealna charakteristika na romanski elementi o balgarskile dia-
lekti in s Die slawische Sprachen *, 1987, n° 12, p. 75 122, 41 cartes etc.).

Les contacts entre les langues balkaniques ont été étudiés dans la perspective ethno-
linguistique. Maxim Mladenov cherchait à établir des traits caractéristiques du bilinguisme de
certains groupes ethniques ainsi que des interférences culturelles dans l'aire du Sud-Est europé'en.
Un programme commun a été conçu entre nos Instituts et nous ressentirons l'absence de gea
-conseils et l'apport de son expérience scientifique. Mais sa collaboration continucra par
termédiaire de ses travaux, que en font pour nous un maitre.

Zamfira Mihail et Ceitalina WilliFescu
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Comptes rendus

Byzance après Byzance, 5e Symposium Byzantinon, 19 21 novembre 1987; in e Byzantinische
Forschungen e, VII, 1991

Le cinquième symposium, e Byzance apres Byzance , se propose d'approfondir une
problématique qui, des le début, était considérée par son créateur meme, Nicolae lorga, comme
étant trop vaste et trop difficile pour pouvoir etre épuisée par une recherche individuelle. C'est
pourquoi des représentants de plusieurs écoles historiographiques sud-est européennes et des spé-
ciali stes qui se sont penchés sur l'histoire de cet espace, se sont rencontrés i Strasbourg pour
échanger informatiop s et idees. L'héritage byzantin, les influence d'une civilisation qui a laissé
des traces partout en Europe orientale et dans tous les domaines de la vie matérielle et spiri-
tuelle, ont été alment examines.

A. Ducellier (II Voles et produits du commerce balkanique apres la chute de Constanti-
nople : les routes terrestres e) a étudié des sources ragusaines du Xlie siecle. Il en ressort que le
commerce terrestre entre Constantinople et Raguse au cours de la période étudiée était loin
d'etre empeche par la conquete ottomane. Au contraire, ce qu'on appelle e Pax ottomanica *
a reussi A rendre la vole terrestre plus are que les voles maritimes traditionnelles et l'auteur
compare avec des chiffres et des arguments les raisons de ce changement d'option des mar-
chands ragusains.

C'est encore le commerce balkanique qui fait l'objet de l'exposé de Siegrid Dilll (s Merca-
tor Honest= e et couronne mortuaire. Reflets europeens apres la chute de Constantinople.
Un préavis pour la documentation des tombeaux anglais A Istanbul Ferikliy ,) mais cette fois-cl
la perspective a change. II s'agit principalement des agents commerciaux, des marchands anglais.
L'auteur propose l'utilisation d'une source archéologique, tres peu exploitée, les pierres tom-
bales du cimetiere chrétien qui datent des XVII') XVIII° siècles. Les matériaux épigraphiques
proposes en tant que sources historiques peuvent enrichir considerablement les connaissances
sur le commerce anglais en Levant et sur les biographies des marchands qui ont voyage dans cette
region oil certains ont trouve l'éternel repos.

La biographic d'un savant grec, un savant que sa vie mouvementée a éloigne de la Pénin-
sule Balkanique mais qui appartient au Sud-Est européen par son education, ses idées et ses
affinit es, est le sujet auquel R. Dostalova a consacré plusieurs travaux (s Jacques Paléologue
et la Boheme e). Ainsi, it voir Pactivité de l'énergique Jacques Paléologue on se rend compte
comment et pourquoi des traces de spiritualité byzantine peuvent etre rep érées A travers la Boheme
et la Moravie : elles ont été présentes dans le mouvement reformateur européen du XVIe siècle.
Mais c'est sourtout Venise qui est en Occident peut-etre, la civilisation la plus influencée par l'esprit
byzantin. Souvent des pratiques vénitiennes dans des nombreux domaines : économique, juri-
dique, politique ont été puisées dans la legislation byzantine. Le droit romain et aussi le droit
greco-romain finissent d'etre assimiles A la coutume locale. G. Migliardi O'Riordan Colosanti
(e La colleganza veneziana : elementi di diritto bizantino s) apprécle ces réalites en ce qui con-
cerne les contrats maritimes, du type colleganza le, dont des nombreux exemples se trouvent
aux Archives d'Etat mais aussi dans les fonds privés. L'étude s'appuie sur Fanalyse des formules
notariales des contrats qui respectent en forme et en contenu leur modele, le droit maritime byzan-
tin. Le systeme entier compose des règles et formules du droit byzantin est utilise par l'adminis
tration vénitienne meme si les réalités contenues ont change. La volonté associative, la réparti-
tions des risques It tous les participants i l'entreprise sont quelques origInalités développées
dans le droit vénitien.

Une analyse intéressante par sa nouveauté et les implications qu'elle suppose est celle
presentee par le professeur Al. Dull, (eSurvivances byzantines et attrait de l'immédiat : le
témoignage des livres populaires sud-est europeens e). Des le début, on precise fermement la
terminologie du sujet; les livre populaires ne concernent pas exclusivement, selon l'auteur, une
certaine catégorie sociale. En tant que modeles de comportement social, les exemples de cette

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 1 2, p. 209-228, Bucarest, 1993

14 C. 3803
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littérature deviennent un lieu de rencontre entre les orientations savantes et les aspirations
collectives *, de vraies formes de e culture commune *, A la fois par les destinataires et par
les producteurs *.

Le savant roumain s'attache à l'identification des survivances byzantines dans les cul-
tures des peuples sud-est européens en ce qui concerne la structure d'ensemble de la littérature
&rite traditionnelle et il montre comment par le biais des livres populaires, on pourrait saisir
les transformations de la société durant Vrois siécles, du XVle au XVIlle. Le détachement du
modele byzantin se produit graduellement au fur et A mesure qu'on enregistre une politisation
accrue de la conscience collective, le développement d'une direction sociale dans la littérature
du XVIIIe siécle. Ainsi, cette structure traditionnelle de la littérature écrite dans les livres popu-
laires avec ses deux cercles de la sagesse exterieure o et de la 4 sagesse intérieure s relevera les
glissements vers le social et la politique. En conclusion, la presence et la survivance de ces
livres pendant plusieurs siècles, leur rble actif dans la creation d'une spiritualité spécifique post-
byzantine, sont des phenomenes qui donnent la possibilité de suivre revolution de la culture
traditionnelle, de l'imaginaire et des mentalités de la société du passé.

Un autre exposé se propose de reconnaltre une identité spirituelle post-byzantine. Z. Anas-
tassios (4 A la recherche d'une identité p3st-byzantine esquisse méthodologique essaie hardi-
ment de reconstituer l'univers mental des gcns de jadis au niveau semantique. 11 oraanise sa
démarche autour de deux modeles méthodolog:ques : le modele diachronique, dont le temps est
le temps du discours, et celui synchronique. A partir de deux categories de sources : les contes
populaires qui proposent des vies exemplaires et la Chronique de Serres &rite par le prétre
Papa-Synadinos. La ehronique est composée par des notes annuelles dudit prétre, environ
50 p,rtraits de deruras habitants de la vilie de Serres. La rAmfrontation de deux types de sour-
ces permet d'observer l'impact reel de ces modeles hérolques sur la ociété et surtout on arrive

déduire quelle sorte de normes et de valeurs contribuent A la formation d'une atmosphere
relationnelle et morale specifique à répoque. Il faut souligner la nouveaut6 de cette recherche
qui apporte quelques precisions utiles à l'histoire des mentalités. N'empéche que la rigueur
scientifique obligerait de se poser certaines questions. L'auteur ne nous dit pas pourquol s'est-il
arrété aux contes populaires, pour quoi a-t-il a ehoisi justement ceux-ci, quelle place occupent-ils
dans l'ensemble de la litterature écrite diffusée? On se demande aussi si, les cas particuliers
évoqués par robituaire de Serres, les portraits esquissés par le prétre ayant un certain niveau
culture', laissent la liberté d'une generalisation qui va jusqu'A definir une identité post-byzantine ?

Deux sont les communications qui parlent particulièrement sur l'espace roumain. Cesare
Alzati (a La conscienza etnico-religiosa Romena in etA umanistica, tra echi di romanitA e /nodal
ecclesiastici Bizantino-Slavi 0 tente d'éclairer l'origine géographique et la datation de la Ska-
2ania des punces de Moldavie, une chronique trouvée dans plusieurs manuscrits russes. On sait
que cette presentation des débuts de la principauté de Moldavie comprend une liste de noms
(la succession des Princes) et une explication légendaire de l'origine romaine du peuple rou-
main, done deux parties distinctes en temps et espace. Sans doute, l'observation de l'historien
sur la légende des hems éponymes Roman et Vlachata est juste, Il ne s'agit pas lA d'une
affirmation de la latinité du peuple roumain, mais de son identité confessionnelle, donc on ne
peut pas interpreter le texte comme une production populaire sur les origines ethniques. !dais
les arguments au sujet des rapports gull y aurait entre la légende de Roman et Vlachata et les
textes hagiographiques fleurissant autour de Cyrille et Méthode sont assez peu convaincants.
Venise comme lieu de depart des fi eres pourrait figurer seulement A cause du prestige dont cette
grande ville jouit en Moldavie et en Russie. L'explication offerte par l'historien Andrei Pippidi
lequel suppose qu'on a A faire avec l'ceuvre d'un auteur moldave écrite en milieu russe au
début du XV Ie siecle semble réunir avantageusement les elements d'une image cohérente. 1 Le
souvenir du Pape Formose est fi équent dans ce milieu russe. Ainsi, runité de la Skazania
serait gardée sans sentir le besoin d'un artifice intellectuel qui n'aboutit qu'A une réponse super-
ficlellc. Pour u evenir A la communication en question, il faut dire que son introduction est un
,peu dkoncertante, car les lecteurs avises sur la veneration des Roumains à regard de Saint
Paul, ne retr ouvent plus, A la fin, une explication de ce dévouement special A l'Apdtre. Mais, que
ce r kit soit rceuvre d'un Russe ou d'un lettré roumain, le professeur Alzati a raison de remar-
quer que le theme de la romanité des Moldaves n'allait trouver une veritable interpretation
humaniste qu'au XVIIe siécle.

L'autre contribution au colloque qui traite des réalités roumaines est due A l'historien
Dan Berindei (4 Princes phanariots des Principautés Roumaines : une forme de resurrection du
Byzance? O examine la signification de la presence des Grecs au trOne des Principautés Rou-

I Andrei Pippidi, Tradilia politica bizantina in romdne In secolele XVIXVIII,
Bucarest, 1983, pp. 97 98.
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mames au XVIIIe siecle, dans quelle mesure elle térnoigne volontairement ou non de la survi-
vance byzantine. Il nous semble que l'auteur ea pu s'engager plus A fond et ajouter plus de
choses nouvelles A ce sujet qui importe aux spécialistes préoccupés par le theme des rencon-
tres de Strasbourg.

Pour conclure, voici un volume tres riche qu'on ne manquera pas de citer désormais
comme un instrument de travail de bon aloi.

Cristina Codarcea

M. S. MEYER, OCIWILICKaFI 1/11%Bleptifl B XVIII Belie. TiPris apywrypuoro Huntca, Moscou,
Hapia, 1991, 262 p.

Parmi les problemes majeurs de l'histoire de l'Empire ottoman le processus de son déclin,
considéré sous ses aspects multiples (causes, commencements, étapes, consequences etc.) a sus-
cite de la part des turcologues une attention égalée, peut-etre, seulement par les preoccupations
pour la période de formation de l'Etat ottoman. A la fin de l'ouvrage M.S.M. nous offre une
riche bibliographie qui comprend, A notre grande satisfaction, aussi la monumentale ceuvre de
Dimitrie Cantemir, Incrementa atque decrementa auiae Othomanicae (Histoire de l'Empire ottoman
ob se voient les causes de son aggrandissement et de son decadence, t. 1 4, 1743 p.). D'ailleurs,
l'auteur fera un commentaire direct de la conception cantémirienne selon laquelle le schema

aggrandissement decadence * convient parfaitement A l'histoire ottomane (p. 137).
En faisant abstraction du Mai entre les années décliées A l'élaboration de l'étude et le

moment de sa parution, le livre a, dans son ensemble, la prétention d'etre une partie distincte de
l'entiere production ex-soviétique en matiére d'études orienta/e, en plein processus de renova-
tion, de détachement de 1/ einterprétation dogmatique de la theorie marxiste concernant les
formations socio-économiques * (p. 4). Il ne pent pourtant pas etre question d'une separation
totale de la pensée de l'auteur de la discipline appelée il n'y a pas longtems la méthodologie de
l'esprit, de notre essence o. Or, le concept marxiste ouvre de nouvelles perspectives d'analyse et
de synthese du e specifique formatif * de le société orientale. Nous poursuivons de nouveau la
lutte frénétique pour la justification de l'idéologie, la defense des principes, que l'on ne peut
pas ignorer tout simplement, e la reception systémique de la société suppose tant l'indépendance
relative de cheque partie composante que la capacité des elements de la superstructure d'agir
sur la base d'une manière reversible. Une telle analyse permet de transformer l'homme de sa
condition d'objet de l'histoire en sujet de l'histoire * (p. 14).

En dépit des efforts de rendre explicite l'intention de l'auteur, notamment celle de pre-
senter la situation de l'Empire ottoman dans son ensemble (se fondant sur les sources diploma-
tiques russes du XVIIIe s., moins accessibles pour la plupart des chercheurs, sources capables
de donner de nouvelles impulsions A l'historiographie contemporaine spécialisée en la matière),
il suffit d'une lecture pour réaliser que l'étude de M.S.M. n'arrive pas A dépasser dans l'interpré-
tation de l'histoire, un certain schématisme spécifique au matérialisme historique.

Mentionnons encore que les premiers 18 titres de la bibliographie, signés par K. Marx,
Fr. Engels, et V. I. Lénine, suffisent pour décourager des le début n'importe quel lecteur dispose
de se pencher sur ce livre. Ce que nous regrettons sincerement, car l'étude ne manque pas d'un
bon nombre de qualités qui pourraient l'imposer aux spécialistes. Se fondant sur le principe que
le russe est une langue internationale, le volume n'est pourvu d'aucun résumé dans une autre
langue.

La decadence militaire, politique et économique de l'Empire ottoman dont les signes
sont visibles selon certains turcologues des le regne du plus remarquable sultan osman, Suley-
man e le législateur o, 1520-1566, connait plusieur étapes. En tout cas, apres la défaite de l'armée
turque au siege de Vienne (1683)1 qui signifie en meme temps la fin de l'époque de stagnation o,
le déclin de l'Empire ottoman connait un rythme encore plus accéleré, en affectant tous les
compartiments de la sociéte.

1 L'étude analyse la période 1609 1789 donc, la période comprise entre la paix de
Karlowftz, et la revolution française qui a influence d'une certaine maniere l'Empire ottomau.
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Le XVIII° s. signifie, pour l'histoire de l'Empire ottoman une période de décadence verti-
gineuse, par comparaison aux XVe XVIle s. quand la voix du sultan était souvent décisive
dans la politique internationale, ce qui explique Pintérat dans la situation critique actuelle,
de la crise du Proche Orient pour le passé e glorieux *, quand la plus grande partie de la
région était intégrée dans un seul Etat (p. 7). Mais, le XVI I le s. a été marqué en mame temps par
des tentative, toujours plus insistantes de modernisation et d'européanisation de la société
ottomane. C'est justement cet équilibre, tradition-modernité, déclin-progrks que M.S.M. tacit°
de définir avec toutes ses signfications et A tous les niveaux de la société ottomane. L'ouvrage
du chercheur russe est structuré en trois grandes sections. Le premier chapitre, Principales carac-
téristiques de la vie économique de l'Empire ottoman au XVII XVIII° s. (p. 16 81) traite
des structures économiques, de l'évolution des relations agraires, de la vie économique des villes,
de l'évolution et de la récession du commerce interne et extérieur, de la o Politique économique
de la Porte *. En void quelques lignes-maitraisses suggérées par le discours que l'auteur
nous propose.

A c6te d'autres turcologues, M.S.M., soutient Pidée que le systame agraire impos6 par
l'Empire ottoman, qui se fondait sur le droit de possession et non pas de propriété de la terre,
constitue la cause fondamentale de la crise de structure * de la société ottomane dans
son ensemble.

La ville ottomane est définie selon les critares de la ville musulmane, comme un organisme
socio-économique et politique ayant un statut A part dans la structure des empires médiévaux
de l'Orient. L'auteur s'occupe aussi de la structure et des institutions de la ville ottomane, de
la place dans l'ensemble de la vie de l'Empire (pour la Porte e la ville ne représente pas un orga-
nisme socio-économique mais une force politique déterminée, un facteur qui contribue A
l'affermissement du pouvoir du Sultan * p. 32) sans ignorer les causes et les conséquences des
troubles sociaux manifestés dans le milieu urbain ainsi qui les premiers pas dans le domaine
de la manufacture.

Selon l'opinion de M.S.M., le développement d'une s pensée économique musulmane *
fut empaché par plusieurs facteurs parmi lesquels la priorité des problèmes politico-militaires
dans Pactivité de la Porte ainsi que la prépondérance, dans la structure administrative et juri-
dique de l'Empire ottoman, des ulema dominés par une vision dogmatique A propos de l'éconc-
mie, ayant des racines dans le monde islarniques des XIe XIIle ss. En mame temps, l'auteur
met en évidence les facteur favorables A la cristallisation d'une conception économique ottomane :
le contact avec l'Europe occidentale et ses modales économiques ; la nécessité de s'adapter aux
normes économiques en place dans les territoires européens occupés et qui ont influencé de la
sorte la vision ottomane en la matière ; la présence des Juifs et des Grecs dans les fonctions
clél de l'Etat, qui imposent des normes et des institutions byzantines d'abord, sud-est européennes
ensuite ; la capacité d'un bon nombre de fonctionnaires ottomans de comprendre la situation
critique de l'Empire et la nécessité de modernisation du systame.

M.S.M. conclut que les changements intervenus dans le systame économique ottoman ne
revatent pas nécessairement l'aspect d'une crise de celui-ci, mais qu'il est plut6t question d'une
évolution vers une prise de conscience quant A la nécessité de la propriété privée. Le décalage
qui sépare l'Empire de l'Europe occidentale n'est pas déterminé par une crise économique
e supposée * mais par la pénétration trop lente des formes capitalistes, phénomane caractéris-
tique pour le Sud-Est européen et, en général, pour les sociétés capitalistes * du continent.

La deuxiame partie de Pouvrage ; Tradition et modernité dans la structure sociale de
l'Empire ottoman aux XVIII' s. (p. 82 132), est consacrée A la s vie sociale .. L'auteur analyse
les suivants aspects : démographie ; structure sociale dans le milieu rural et urbain ; la classe
dirigeante ottomane.

Dans Panda de l'explosion démographique dans l'Empire ottoman M. S.M. ne se limite
pas seulement A la croissance naturelle pourtant essentielle mais il prend en considération
d'autres facteurs aussi : la politique ottomane de colonisation (sargan ) ; la migration des tribus
Pomades ; la migration de certaines catégories sociales A la recherche d'un systaine d'impats
plus convenable ; l'installation définitive, dans l'Empire ottoman, des prisonniers de guerre,
des anciens esclaves etc.

L'auteur s'occupe aussi des causes de la croissance démographique dans le milieu urbain
due aux personnes inscrites dans l'enseignement supérieur ou enr6lées dans Parmée. D'autres
mutations quise manifesteut dans le domaine social la tendance de situer sur le mame niveau
juridique les différents groupes de paysans ; l'augmentation des couches marginalisées de la
population urbaines ; la structuration de la catagorie des négociants comme eclasse moyenne i
des villes.

Enfin, l'auteur définit la e classe dirigeante s en passant en revue les critares de la hiérar-
chisation valables dans les s despotats * orientaux ; la place et le r8lo joué dans le systame poli-
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tique. Il constate qu'aux XVII° XVIII° ss., pour accéder A la eclasse dirigeante s, deux
qualités devenaicnt indispensables : les posibilités matérielles et les relations politiques. Exern-
ple typique : la categorie des ayans.

En ce qui concerne le syst erne administratif, l'auteur volt dans la bureaucratic du XVIII° s.
un levier intermédiaire entre Petite militaire bureaucrate des XV° XVI° ss. et la bureau-
cratie professionnelle du XIXe s.

La troisième partie, Caracteristiques de la vie politique de l'Empire ottoman au X VIII0s.
prend en consideration les aspects internes et extérieurs en analysant : la place du sultan et du
grand vizir dans la direction de l'Etat (A la p. 142 le lecteur trouvera un schema qui place le
sultan au sommet de la pyramide) ; la place des ulema dans le systeme politique et leur
influence exercée taut sur celui-ci que dans le domaine culturel et scientifique. A cet egard,
M.S.M. associe le systeme ottoman de la fin du XVIII° s. au systerne byzantin d'avant 1453.
Tout en citant A. N. Vesneakov, selon lequel les ulema detenalent le pouvoir supreme dans
l'Etat (? I), M.S.M. recommande une analyse moins superficielle du probleme des s re/ations
entre le pouvoir laique et le clergé musulman dans l'Empire ottoman s (p. 149).

Dans un sous-chapitre special l'auteur s'occupe des modifications survenues au XVII° s.
dans les relations centre-périphérie. Ainsi, en dépit de certaines relations apparémment normales,
au XVIIVs. la disjonction entre les dispositions du pouvoir central et leur application dans les
provinces de l'Empire, où les Pachaliks bénéficient d'une autonomie toujours plus large augment°
sans cesse. Une des causes de cette situation soulignée par M. S.M. aussi reside dans le
earactere hétérogene du regime juridique appliqué à ces provinces, qui varic selon les condi-
tions locales et le degré different de soumision de ces territoircs.

Quelques pages sont destinées aux tendances nouvelles qui se manifestent dans la poli-
tique interne et extérieure de la Porte ottomane : des projets concernant l'organisation de l'armée
avec l'appui des conseillers français et autrichiens ; le r6le des phanariotcs, drogmans ou princes
de la Moldavie et de la Valachie dans les contacts diplomatiques, surtout avec l'Europe (il y
remarque l'apport d'Alexandre Mavrocordat) ; la nouvelle vision politique qui devait régir
les relations avec l'Europe, et la tend ance d'européanisation qui se manifeste dans l'Empire
ottoman, des le XVIII° s.

A la fin du volume sont insérés des conclusions générales ainsi d'une massive biblio-
graphie (506 titres), un glossaire, un index de norns et de localités, etc., done tous les instruments
nécessaires à un ouvrage scientifique. Pourtant la d émarche théorique n'atteint pas la note
d'originalité que l'auteur aurait dû apporter.

Manuela Anton
Viorel Panaite

ROGER CHARTIER, Les origines culturelles de la Revolution Française, Seuil, Paris, 1990,
245 p.

En 1933, Daniel Alornet publiait un livre considéré aujourd'hui classique : Les origines
intellectuelles de la Révolution Française, 1715 1787. L'auteur paraissait rompre avec une tra-
dition qui était en place depuis longtemps, en prenant ses distances par rapport aux ouvrages
qui envisageaient seulement les origines politiques de la Revolution Française, autant que
par rapport A ceux qui, bien qu'en étudiant ses origines intellectuelles, restaient eirconscrites,
A un nombre limité de sources universellement connues.

L'idée mattresse de Mornet est celle d'une diffusion de l'esprit genérateur de revolutions,
de haut en bas, des milieux lettrés vers les milieux populaires, de Paris en province, en passant
par des institutions comme le journal, l'école ou le Eyre qui servent comme intermédiaires
entre une minorité qui produit cet esprit révolutionnaire et une société toute entière qui se
laisse pénétrée par lui. Daniel Mornet delimite sa position par rapport A celle d'Hyppolite Taine
(a L'Ancien Regime *, 1876) qu'il accuse d'avoir denature les faits par leur valorisation retrospec-
tive, d'avoir explique certaines actions et attitudes en les déduisant d'un courant qui est devenu
dominant A une époque postérieure : e En réalité, sans bien s'en rendre compte, Taine a suppose
ce que devaient penser les Français en 1787 1789, d'apres ce que penserent, peut-etre, plus
tard un Robespierre et un Saint Just s.

Plus d'un demi-siecle apres le livre de Mornet, un nouveau livre apparait pour poser le
probleme différemment. II porte presque le meme titre, un peu change quand meme, car des
le début il vient avec une explication fondamentale : s Les origines culturelles de la Revolution
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Française 11. A son tour, l'auteur, Roger Chartier, commence par préciser sa position et mini
qu'll prend pour repere est justement Daniel Mornet, dont nous venons de dire quelques mots.

Roger Chartier fait beaucoup plus qu'une simple addition quantitative A l'ouvrage de
Mornet, en ajoutant l'information ramassée pendant les cinquante ans qui les séparent. Il
modifie la manière meme d'envisager le probleme en jetant de la lumière sur des aspects jusqu'It
ce moment-IA méconnus et en établissant quelques precautions qui doivent régir toute recherche
A la conception rigide et limitée d'une histoire linéaire et programmée : a L'histoire est devenue
de l'événement dans les categories aptes A en rendre raison et l'impossibilité de penser désor#
ma's le développement historique comme nécessaire et commandé par une fin assignable, ont
enseigné aux historiens la prudence et le doute *. Roger Chartier lance un premier avertisse-
ment : l'effort d'établir les causes i ou les # origines * d'un événement conduit l'historien A
réunir sous cette etiquette des actions et des idées disparates, dont le rassemblement forme un
tout coherent qui est en fait une construction retrospective, une creation delibérée et poste-
rieure. On arrive ainsi A effectuer un tri parmi les elements d'une realité infiniment plus cotn,
plexe, dont on retient seulement des arguments discontinus qui paraissent suffisamment expli#
quer l'événement futur.

Un deuxième risque que Roger Chartier vent prévenir est celui d'une lecture téléologique,
en ayant toujours présente A l'esprit, avant de commencer toute explication, l'idée de revolu-
tion comme si le XVIIIe siècle tout entier ne serait que son indéniable prevision. Daniel Mornet
était convaincu que les Lumières ont produit la Revolution. Wine si les origines de eelle-ci
n'ont pas été uniquement intelleetuelles, une relation nécessaire et univoque s'établit entre
Lumieres et Revolution.

Roger Chartier procède it un changer:lent de sens A l'intérieur de cette relation et le résul-
tat est révélateur : En affirmant que ce sont les Lumières qui ont produit la Revolution, Pinter-
prétation classique ne renverse-t-elle l'ordre des motifs et ne devrait-on plutAt considerer que
c'est la Revolution qui a invente les Lumières pour enraciner sa legitimité dans un corpus de
textes et d'auteurs fondateurs, reconcilies malgré leurs vifs differences, réunis dans la prepa-
ration de la rupture avec l'ancien monde ? e

Evidemment, cette manière de penser les choses ne doit pas nous laisser tornber dans
l'autre extreme, c'est-A-dire considérer la période qui precede /a Revolution comme dominée
par une totale incoherence, comme un simple inventaire de faits, mis l'un A cdté de l'autre,
sans aucune liaison ou logique. C'est pour eviter une idée pareille que Roger Chartier n'aban-
donne pas le theme principal de Daniel Mernet la relation entre Lumieres et Revolution. Il élargit
alors le cadre et pose le probleme en termes de sociologic culturelle, ayant en vue non seulement
les systemes conceptuels élaborés, mais aussi les engagements involontaires, irrationels, les auto-
matismes et les clichés ; les institutions culturelles (formes de sociabilité, instruments de com-
munication, enseignement) sont vues seulement comme des lieux où l'on reçoit et d'où repar-
tent sans ehangement des idées nées au dehors, mais comme des institutions créatrices, avec une
dynamique propre qui ont leur contribution A modifier la realité.

Par consequent, attribuer des 'origines culturelles' A la Revolution n'est aueunement
établir ses causes, mais pinta répérer certaines des conditions qui l'ont rendue possible, possi-
ble parce que pensable *.

A la fin de son etude, Roger Chartier réussit A créér une perspective de longue durée,
qui permet d'intégrer la Revolution dans son époque. Il ne se laisse pas trompé par les termes
dont la Revolution s'est servie pour se définir elle-meme, comme rupture irréconciliable avec
l'ancien monde, avec un passé globalement condamne, coupe du present et tourné contre lui.
Chartier explique ainsi certains paradoxes (la violence de la Revolution qui peut paraitre
étrange par rapport A la paix relative du dernier siècle de l'Ancien Regime ; le triomphe de
l'espace publique révolutionnaire au bout d'un siècle qui avait inventé l'individu) et réussit A
couvrir une discontinuité, pourquoi ne pas le dire, commode pour l'historien qui calque son d is-
emirs sur le discours méme des acteurs qui ont participé A l'événement.

Mais Roger Chartier (en suivant une idée de François Furet), ne nie pas cette deuxième
maniere de considérer la Revolution : non seulement comme inscrite dans un processus de lon-
gue durée, mais aussi comme un événement créateur a d'une configuration politique et sociale qui
n'est guère réductible aux conditions qui l'ont rendu possible s. C'est dans ce sens que la con-
ception de Roger Chartier rencontre celle de Daniel Afornet qui, tout en accusant Tained'ana-
chronistne, saisissait cette caractéristique propre A la Revolution, de dépasser la Tealité et les
conditions existentes au moment du depart.

Le livre de Roger Chartier parcourt les sec teurs princlpaux de ce climat prérévolution-
naire qu'il esquisse, secteurs qui, loin d'étre seulement les elements separes d'un simple passage
en revue, eommunient tits bin entre eux et participent A la construction d'un ensembley d'un
tableau unifié. L'auteur ne se propose pas de suivre une diffusion supposee des ideas, ilunti-
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nistes subversives A l'intérieur d'une opinion publique transhistorique, qui existerait depuis
toujours, mais de f aim la lumière dans la formation méme de cette opinion publique (A partir
du livre connu de Jiirgen Habermas, traduit en français sous le titre 4 L'Espace public. Archéo-
'ogle de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise z., 1978). L'opinion publi-
que, ayant comme fondement une nouvelle culture politique, ne se confond ni avec l'opi-
nion populaire (hétérogène, versatile, facile A manceuvrer, pleine de prejugés), ni avec l'opi-
nion officielle, celle d'une cour qui perd maintenant le monopole de la division des critères c ul-
turels. Ceux-ci changent de place et deviennent l'apanage de la vie urbaine, on le public est perçu
comme tribunal critique et on les salons, les journaux, les expositions de peinture, les livres com-
posent le paysage d'un vrai marché d'idées et de biens culture's qui se permet de mettre en
discussion les problèmes qui avaient regardé, jusqu'A ce moment-1A, exclusivement l'Etat et la
religion, et qui maintenant ne peuvent plus échapper A l'examen libre.

L'opinion publique prend naissance dans l'espace soustrait A l'autorité totale de l'Etat
absolutiste et replié sur le particulier. Mais la somme des comportements particuliers tend A
s'exprimer de plus en plus par la voie publique : méme au-delA du nombre restreint de parti-
cipants A la nouvelle sociabilité politique urbaine, la société (urbaine et rurale) passe des rebel-
lions incontrélées :I des actions plus ordonnées qui choisissent souvent la voie de la justice et qui
arrivent A revendiquer non seulement de la protection dans le cadre des institutions existentes,
mais aussi la participation A la prise des decisions qui réglent la vie commune.

L'imprimé est A la fois un instrument et un indicateur de ce climat nouveau. On assiste,
pendant cette période qui precede la Revolution, A une augmentation globale du taux d'alpha
bétisation, A un élargissement de la production de livres, soit-elle illicite (literature licencieuse,
pamphlets, textes proprement dits philosophiques) ou légale (avec un important recul du livre
religieux), l'ambigulté du regime de la librairie en France (la censure n'est pas si implacable
comme en était pent-are tentés de le croire, au contrairc, ou pratiquait une tolerance limitée,
qui donnait la possibilité de créer des bréches dans le systeme de la censure moyennant les
permissions tacites), toutes ces preuves pourraient nous conduire A Video que les livres et l'écla-
tement de la Revolution serait une relation directe, sans intermédiaire.

On pourrait se demander, avec Michel Vovelle, 4 quelle est la faute de Voltaire et quelle
est la faute de Rousseau dans une société plus qu'A moitié illettree ? 4, rest& ainsi en depit des
pourcentages Neves dont nous avons parlé. Mais cet argument ne suffit pas. En fait, et c'est
Roger Charter qui le prouve, il s'agit d'un nouveau type de lecture, d'une nouvelle attitude
A regard du livre, responsable de l'action que celui-ci excrce sur ccux qui lisent : la lecture
devient silencieuse et intime, elle perd son caractere oral, collectif et patriarcal qui sollicitait
un certain type d'attention de la part d'un groupe qui entralnait sa faculte auditive. Cette
lecture passe A travers des modalités diverses de reception, interposées entre les livres et les lec-
teurs, qui font que, plus tard, ceux qui avaient lu l'Encyclopédie et Rousseau ne soient pas tous
dans le camp révolutionnaire. Il ne faut pas investir les livres d'un pouvoir de transformation
qu'lls exercent sur un objet humain passif, en étant A celui-ci une liberté minime de choisir.
Ce serait autrement passer outre cette possibilité dont Roger Charter avait averti dés le début,
celle que la Revolution elle-méme s'est constitue des origines intellectuelles, comme legitimation,
moyennant la panthéonisation 4 et la vulgarisation selective de certains auteurs précurseurs,
d'ailleurs fortement différents.

Le godt pour des livres interdits pourrait étre situé dans le contexte dquie érosion de
l'autorité déjà partiellement achevée, sur le fond d'une predisposition au doute qui fait partie
d'un mouvement plus Taste qu'on appelle généralement 4 désacralisation 4. Roger Chartier éta
blit qu'il s'agit en fait d'un détachement qui commence beaucoup avant l'événement révolu-
tionnaire, détachement qu'on perçoit non seulement au niveau des pratiques religieuses (la
messe, la communion pascale deviennent, au contraire, plus rigoureuses), mais au niveau des
comportements intimes, qui s'éloignent de la morale chrétienne (le comportement démogra-
phique, par exemple : emploi des méthodes contraceptives, nombre accru de naissances illégi-
tines, mais aussi au niveau des vocations religieuses, dont le nombre diminue.

La France connatt pendant le dernier tiers du XVIIIe siécle une laicisation, un processus
d'abandon des valeurs chretiennes qu'il ne faut pas confondre quand méme avec une desacra-
41isation. Les pratiques religieuses collectives se rnaintiennent, mais se vident de spiritualité et
la distance qui separe la religion des clercs de la religion du peuple devient plus accusée : l'intran-
sigence du catholicisme tridentin et ses tendances d'imposer la discipline et le contrOle dans
les paroisses ne s'entend plus avec la foi populaire, touj ours penchée vers l'irrationnel et la pani-
clue, Mais la générEdisation de l'incrédulité n'entraine pas l'abandon des croyances : le sacre ne
disparan pas du monde, il se transfere sur des valeun nouvelles (patriotiques, familiales). Done,
plus que des discours philosophiquesp ce. sont les discours religieux tournés contre eux-mémes
gill ont produit ce détachement.
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La position du roi c'est un autre élément qui compose ce tableau prérévolutionnaire.
Roger Chartier montre les étapes et les limites de la désaffection qui s'installe dans les rapports
des Franyais avec leur roi. On peut ainsi remarquer que, A partir des années '50 du XVIII"
siècle, Louis XV devient l'objet des critiques directes qui ne se détournent plus sur les mauvais
conseillers, au cceur des disputes politiques et religieuses qui commencent à descendre dans la
rue. Le doute et la contestation pénètrent un système envahissant de représentations et cro-
yances, où le corps politique du roi avait été absorbé dans son corps physique et son imago
omniprésente rendait si fort le sentiment que peuple et roi participent A un destin commun.

En effet, l'image sous laquelle le roi est perçu s'avére profondément altérée A cause du
remplacement des cérémonies publiques (funérailles royales, entrées triomphales, lits de justice)
par une vie close que le roi mène A Versailles, pris dans un cérémonial perpétuel du milieu
de sa cour, mais soustrait ainsi A son peuple.

Par esprit d'équilibre, Roger Chartier dissipe toute inpression possible d'une diffusion
facile, progressive et nécessaire de cette attitude irrespectueuse à l'égard du roi, qui, A la longue,
serait destinée à provoquer inévitablement révolte et exécution. L'opinion publique, essentiel-
lement parisienne, si active à juger des problèmes d'Etat impénétrables il n'y avait que peu de
temps, ne représente pas pourtant tout le peuple. Le roi, ce répère fondamental pour les existen-
ces communes, ne peut pas étre si facilement écarté ou supprimé dans un pays resté indiscuta-
blement rural pour sa plus grande partie. Witte si ce roi qu'on rencontre vers le début de la
Révolution n'est plus le roi traditionnel, car nous avons des taisons satisfaisantes pour douter
qu'on croyait encore vraiment A la sacralité de sa personne, la France n'était pas encore préte
pour qu'elle se puisse concevoir sans rol. C'est la persistence du cliché t le bon monarque trompé
par l'antourage s, fréquemment présent dans les cahiers des doléances et dans la presse révo-
lutionnaire des premières années, qui en témoigne.

Roger Chartier a conçu son ouvrage comme un essai qui dolt mettre en discussion quel-
ques idées concernant le XVIII" siècle et la Révolution Franyaise, enracinées dans l'historio-
graphie, mais qui ne résistent plus A un examen plus attentif. 11 a pleinement accompli son
dessein, en ouvrant le passage A des opinions qui s'évadent des définitions trop strictes pour
gagner une flexibilité remarquable et en écartant tout schéma qui pourrait présenter les choses
sous un faux jour.

Cristina Ion

PASHALIS M. KITROMILIDES, `1-1 rcaXtx4) inctvcicrutail xat NoTtocevIToXtA E6p6m1
Athènes, Diatton, 1990, 181 p.

Ce livre, dont le titre pourrait nous faire croire à une démarche historiographique clas-
sique, du type influence de la Révolution Franyaise s, est beaucoup plus que cela. Ainsi que
nous l'apprend son auteur, dans le Prologue, cet onvrage s'inscrit dans une nouvelle série
du point de vue de l'historiographie d'un sujet longuement discuté surtout depuis qu'une
connaissance approfondie du caractére historique de la Révolution Franyaise s'impose. Il est
évident qu'A la suite de l'élargissement des recherches et de l'interprétation, tant en France, que
dans le monde anglo-saxon, l'impact de la période révolutionnaire sur le Sud-Est européen
permet une approche autrement analytique.

Car c'est bien une analyse inédite, sociologique et politique qu'entreprend P. Kitromill-
dis, qui volt à juste titre dans l'étude du phénomène des échos sud-est européens de la Révolu-
tion Française la possibilité pour l'historien de découvrir les racines historiques de la vie
politique ultérieure et les débuts d'une problématique qui, souvent, avec une optique myope,
se rattacherait uniquement à l'histoire politique du XXe siècle s. Autrernent dit, il cherche dans
l'impact de la Révolution Française dans le Sud-Est de l'Europe les origines mémes de la moder-
nisation des mentalités, de l'évolution du libéralisme et du radicalisme dans la société de cette
zone. Pour employer sa propre formule, c'est pendant cette période s qu'on voit s'inaugurer la
sensibilité politique moderne et contemporaine. s

Une fois ce but proposé, il va de soi que nous ne trouverons dans ce livre ni narration
historique, ni chronologie des événements, mais seulement une réévaluation analytique de la
fonction des idées politiques dans le processus historique, ainsi que l'interaction des idées
et de la pratique sociale.

Les trois grands chapitres du livre ont pour obfet : la formation de la mentalité révolution.-
naire, la critique libérale de la Révolution Française et le radicalisme balkanique. Deux critéres
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essentiels présideront à son enquete : 1) le critère de Phistoricité et 2) la localisation des prin-
cipes de notre vie politique contemporaine.

En s'attachant à expliquer les courants id éologiques l'auteur recommande de tenir compte
des termes employes à l'époque révolutionnaire en évitant : * les nuances et les predispositions
de notre époque *. 11 commence par expliquer la disparition à l'époque étudiée du schema
de Pabsolutisme eclaire, valable avant 1789, prémisse nécessaire pour le 'dialogue des idées

les et radicales i qu'on poursuit dans ce livre. Retenons aussi de cette declaration de
principes qu'est le Prologue une très intéressante remarque concernant le caractère préna-

balkanique, de certains phenols-relies, avant la delimitation nationale des mouvemente
Ge liberation.

En penetrant dans la matière de l'ouvrage, nous découvrons dans le premier chapitre.
la profonde confiance vouée par Pauteur a la pens& de N. lorga à la maniere dont il a vu
dans la société sud-est européenne l'un des récepteurs des idees revolutionnaires, à Punité spi-
ritu.elle que cette zone doit à la civilisation orthodoxe, postbyzantine. Evidemment, nos connais-
sanees s'étant enrichies de manière impressionnante, Pauteur declare avoir renversé la demarche
de lorga, qui partait des classes sociales, des groupes humains et des manifestations politiques,
pour approcher le phenomene des échos de la Revolution Franeaise dans le Sud-Est curlibeen.
11 conunence, lui, par les manifestations historiques et politiqucs pour avancer vers les porteurs
d'idees et le moteur de leur comportement. En s'arretant aux plans succesifs de It'impact
révolutionnaire, celui du contact direct avec la Revolution, il constate que c'est dans VI lePta-
nèse et les Provinces illyriennes que pénetrent en force les nouveaux principes de liberte,
'egalité et fraternité. Ce chapitre est très intéressant pair les exemples fournis, tel le symbole de
Parbre de la liberté qui greffait clans les mentalites, sur un symbole familier, traditionnel, le
terrain propice aux idées révolutionnaires, en évitant de la sorte les apprehensions que soulèvent
les changements trop brusques. Quant au second plan des influences, le facteur humain
dont parle N. lorga, nous remarquons la place qu'y tienrrent les repré sentants officiels et léfi
agents secrets de la France révolutionnaire et napoléonienne, comme par exemple Gaudin, Flury,
Parant, llortolan etc., qui trouvent un terrain d'action politique dans les Balkans et les Prin-
cipautés. Bucarest et IasSy y sont mentionnés parmi les centres dans lesquels 'Ideologic réVolu-
tionnaire entretient PatmoSphere révolutionnaire. P. Kitroinilklis cite d'interessants tétileigna-
ges crui dévoilent les groupes sociaux on les idées de la Revolution Française trouvent un Min
Favorable. II s'agit, bien sür, des cercles aristocratiques des boyards et de la population citadine
des commerçants, la réceptivite des s principes franeais contribuant a forger la mentalife
réNolutionnaire dans la société balkanique. Malgré une base sociale réduite car les niasses
pa3sannes sont en dehors de ce courant d'idées cctte mentalité constituait une leçon de
dignité pour ceux qui la soutenait, aiMoneant la destruction du vieux systeme de la tyrannie,
de l'inégalité et des privileges s.

Parini ces agents de Patmosphere révolutionnaire, l'auteur ne manque pas de mention-
ner les biographes de Napoleon, les auteurs des hymnes (grecs ou sud-slaves), l'activité de Oh.
incai et de Gh. Lazar, ainsi que tous ceux qui, enrölés dans les artnées de Napoleon, offrent

une autre dimension balkanique de ce contact avec les idées de la Revolution Française. Citons,
avec P. Kitromilidis, les démarches balkaniques auprès de Napoleon, l'activité des boyards
libéraux en vue d'obtenir un gouvernement constitutionnel et des reformes sociales, cosnme
,aussi les esperances des Serbes dans Paide qu'lls attendaient de Napoleon.

Les personnalités de la diaspora et les brochures démocratiques constituent le I roisième
plan de Panalyse, alors que le quatrieme a trait à la pratique politique, qui condense les idées
et les espoirs dans des projets d'action et les visions d'une nouvelle société. C'est sur ce dernier
plan que se placent les initiatives du radicalisme balkanique pour transposer les principes de
la Revolution Franyaise dans la problématique sud-est européenne. Certes, l'expression colon-
nante du radicalisme balkanique reste l'initiative de Higas, dont la signification historique
ne dolt pas etre appréciée ainsi que le souligne P. Kitromilidis dans le style de la mytholo-
g le nationaliste ere& autour du premier martyre, mais reinterpret& de maniere scientifique.

Le second chapitre du livre, La critique libérale de la Revolution Française, tout en men-
tion:unit les passions politiques et les conflits conternporains qui ont empeché du point de
vue historiographique une unite de l'interpretation, (influencée aussi au XIX' siècle et au
début (lu XXes. par la pens& marxistc), constate que ce sont précisément les contestations qui
unt sorti de l'oubli les sources oubliees Tocqueville, Quinet, Guizot etc. C'est ainsi qu'est
devcnue possible une nouvelle reevaluation de la Revolution Française. Pour l'histoire corn-
par& des idées politiques, d'un intéret indiscutable sont la correspondance de Coray conte-
m..nt une critique libérale précieuse de la Revolution Franeaise, qui sera dominante dans la
pens& politique du XIXe sleek et Faction de Higas qui est A la base du radicalisme de la
.Révolution grecque de 1821. L'auteur constate combien cctte critique est étendue dans le Su 1-
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Est de l'Europe, Pattitude hostile étant caractéristique surtout aux anciens représentants des
Lumières, E. Voulgaris, D. Obradovici, Samuil Mieu-Elein et merne aux plus jeunes : D. Phi-
lippides, D. Photcinos, Naum Rimniceanu, l'opposition la plus systhematique itant eerie
d'Athanasies Parios.

Pour l'auteur, cette étape représente Pentrée definitive de la pensée politique modehle
dans la société balkanique, car, dit-il, toutcs ces discussions, oppositions, heurts, attaques,.
apprehensions et espérances, initiatives et oppositions, qui sont les echos de la Revolution,
Française dans le Sud-Est europetn en 1784 1814, représentent l'une de ces périodes indispen-
sables qui marquant l'évolution historique des peuples a. C'est aussi, en méme temps, la fin
de l'unité historique du Sud-Est européen. De cette période de fermentation révolutionnaire qui
a ouvert les yeux des peuples ont surgi les ethnics qui ont écrasé l'unité de la o civilisation ortho-
doxe a, en s préparant la formation des nations modernes a.

Dans le Me chapitre, Le radicalisme balkanique, l'auteur insiste sur ce qu'il appelle
l'experience la plus authentique pour transformer l'idéologie révolutionnaire en pratique poli-

tique, dans la période 1789 1821 s. L'importance politique du pbénomene est surtout due A
ses fondements balkaniques. Sodnoyau id éologique c'est l'Immanisme cosmopolite des Lumieres.
S'appuyant surtout sur la diaspora de l'Europe Centrale et des ports de la Méditerranée, le radi-
cabsine balkanique a pour epicentre Vienne, tant pour les Grecs que pour les Rouniains et
les Serbes. L'influence de l'Heptanèse sur les Grecs et les Serbes, Pexemple de la revolution
serbe pour les Grecs (mentionné par o'D.)..tjviv.h Nollapx(a a), l'exemple des Serbes et des Grecs
pour Tudor Vladimirescu et, plus tard, pour les Bulgares,,dcament autant d'éléments du tablean
de la pratique révolutionnaire dans la société balkanique. 'Ora y ajoute la presence de combat-
tants provenant de tous les peuples balkaniques dans la revolution des Serbes de 1804.

Une prosopographie du radicalisme balkanique a sans doute en vue les traducteurs t les
exegetes de Montesquieu et de Rousseau. Soulignons certaines nuances importantes ajoutees
par l'auteur A un tableau id eologique qu'on a tend ance à schirnatiser. C'est ainsi que les résers es
de Coray concernant Rousseau sont attribuées à l'influence libérale des Ideologues, à Destutt
de Tracy surtout. Mais, en meme temps, l'interet persistant qui se maintient dans le Sud-Est
de l'Europe pour Rousseau nous explique pourquoi ses ad eptes balkaniques assurèrent le pont
entre le radicalisme des Lurnières et celui des revolutions nationales des peuples balkaniques o.
C'est dans ce courant que s'inscrio;ent La Societe gréco-dace de Bucarest a, ainsi que la pre-
mière tradu.ction roumaine de Rousseau due A Ion Cantacuzino, les lectures de Paul lorgovici.
et des élèves de Gh. Lazar.

Sans réussir A devenir un mouvernent de masse, /e radicalisme balkanique reste très
important par ses tendances à rejeter le passé. a Son historicité nous dit P. Kitromilictis
a pourtant été assombrie par la mystification nationaliste des traditions historiograpbiques des
pays balkaniques a. Ses principes sont : Pidée de la republique et la critique sociale originale.
.L'activité conspirative secrete en est un mitre trait caractéristigne. C'est ce qui nous explique
4s:dement Panonymat des textes exprimant la critique radicale de la société balkanique, dont
des textes anonymes roumains.

Ce livre qui joint la richesse de Vinformation A une excellente connaissance de la science
polltique, atteint le but que s'est propose son autcur : s une science politique grecque histori-
quement fondee, qui puisse rnettre fin A la conception limitée et ignorante scion laqueIle-
Pobjet de la science politique est uniquernent la realité contemporaine.

Cornelia Papacostea-Danielopolu

BELA B OR SI-KALMAN, Hungarian Exiles and the Romanian National Movement, 1848 1867
Columbia Press University, 1992

Une incitante invitation à une reprise des recherches historiques en Roumanie, longtemps
écartées de leurs cours normal ou dissuad ées par des circonstances défavorables, vient aujourd'hhi,
d'une maniere inattendue de la part d'un historien hongrois appele A remplir depuis peu des
fonctions diplomatiques A Bucarest. D'ailleurs, M. Borsi-KAlman est originaire de Roumanie,
ce qui lui permet d'étre mieux familiarise avec les réalités roumaines que ses collegues
Budapest. Par ses etudes, que nous apprécions depuis une bonne dizaine d'années, il est done
en droit de s'occuper d'un episode révélateur de l'histoire des relations roumano-hongroises.
Son Byre vient de paraitre dans une série qui jouit d'une bonne reputation scientifique aux
Etats-linis et cette traduction en anglais facilitera sans doute sa diffusion, au profit de la
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meilleurc connaissance d'une zone dont les etudes consacrées jusqu'à present sont rédigées
d-ans des langues moins accesibles.

Les rapports entre l'émigration hongroise d'après 1848 et les hommes politiques rou-
n ains qui A la meme époque gouvernèrent les Principautés Roumaines représentent un sujet
souvent traité par les historiographies des deux pays concernant cette période. Rappelons que
les exposés les plus objectifs sont &Is A des historiens anglo-saxons R. W. Seton Watson,
T. W. Riker ou John Campbell. Parmi les auteurs roumains c'est à Alexandra Alarcu que Pon
dolt l'étude la plus approfondic jusqu'A present : Conspiralori conspiralii In epoca renaflerii
politice a Romdniei, 1848 1877, un ouvrage publie en 1930, dont la valeur ne fut ignorée que
:pour des raisons politiques, l'auteur étant mort en detention pour avoir été pendant la guerre
doyen de la Faculté des Lettres de Bucarest et membre du gouvernenrent Antonescu. Le travail
d'Alexandru Alarm n'avait pu utiliser que des manuscrits de l'Académie Roumaine qui n'étaient
pas encore catalogues, des documents inedits des archives italiennes ainsi qu'un grand nombre
d'informations concernant le ale joué par Mazzini cornme intermédiaire entre Kossuth et
BAlcescu.

faut d'autant plus rernarquer l'effort de Borsi-Kalman Bela de découvrir de nouveaux
documents dans les archives de Hongrie, Italie, Suisse, France et Pologne. 11 s'agit de lettres,
journaux et mémoires des participants aux négociations compliquées que l'auteur parvient
reeonstituer minutieusement. La bibliographe qu'il met A la portée du lecteur est tellement vaste
que meme les spécialistes roumains seront agréablement surpris d'y retrouver des references
4 quelques travaux roumains plus anciens ignores aujourd'hui. L'emploi constant de sources
anssi nombreuses que diverses pourtant hongroises pour la plupart laisse l'impression d'un
reflet simultané du sujet dans des miroirs différents. Le conflit entre les points de vue rend aux
circonstances et aux personnalités leur dimension reelle, au lieu de les uniformiser d ans une pers-
pective simplifiante, comme il est souvent arrive.

D'ailleurs, au centre de l'ouvrage, qui s'ouvre par un chapitre sur la conscience nationale
eleS Roumairte des deux cones des Carpates, se trouve le problème de l'évaluation, par l'émigra-
tion hongroise, de la situation des Roumains entre 1846 1863. Tous ces projets, négociations,
.conventions, atteignent l'apogée en 1864 par la tentative d'établir les conditions d'un accord
entre les Hongrois et les Roumains.

J'osc avouer que le livre, rnaintes fois, se laisse lire coznme un roman. Tont le mérite
en revient à l'auteur qui prète attention à la psychologic des protagonistes, avec une objeetivité
jarnais démentie, pour trouver leur motivation soit dans le milieu familial et culturel qui a con-
tribué A former lcur espace mental, soit dans l'experience de vie accumulée par chacun d'eux.
Dans cet ordre d'idées, il convient de retenir la manière dont les protagonistes se caractérisent
Teeiproquement, ainsi que les declarations significatives par lesquelles il se définissent eux-mémes.
Avec la chance qui recompense un chercheur obstine et muni d'un sens historique qui lid per-
met de reconnaitre l'essentiel, Borsi-Kalman Bela a decouvert de nombreux documents de ce
genre. Par exemple, meme à l'époque où il esperait que les Roumains de Transylvanie finiront
par se considérer comme des membres loyaux de la nation hongroise, Kossuth se rendait compte
que Pidée d'une continuité ininterrornpue depuis Décebale et Trajan avait aequis une fonction
ri,éterminante pour l'idéologie nationalc roumaine. L'o harmonic, l'amitié et la fraternité o gull
-avait saluées dans l'enthousiasme inspire par l'ephémere victoirc de la revolution de 1848 ne
pouvaient se réaliser tarn que lui-meme rejetait la reconstruction historiquc daco-roumaine,
comme un /male artificiel et absurde o. A son tour, Klapka était décrit par Szemere comme
un personnage aussi vaniteux qu'une femme et inconstant comme un enfant *. Face à eux, les
patrintes hongrois retrouvaient Alexandre Couza au sujet duquel le meme Szemere écrivait
« Sans prendre en compte ses sympathies personnelles, il n'est ni du ate de l'Autrichc, ni de

Hongrie. Il sera toujours avec ceux qui sauront lui offrir les moycns de creer une Roumanie
par l'annexion de la Transylvanie aux Principautés danubiennes Ir. Les divergences entre Couza
et Kogallniceanu quant A l'appui à accorder aux révolutionnaires hongrois, que le ministre rou-
main n'a jamais cesse d'encourager, mème contre l'avis de son prince, représentent l'aspect
le plus intéressant de la situation créée en 1861. D'ailleurs, au sujet de l'affaire des armes
italiennes amenées â Galatzi pour servir A une future insurrection en Transylvanic et confis-
quées ensuitc par Couza, il existe encore des documents inédits dont la publication pourrait
confirmer Pinterprétation de Borsi-Kálrnan. Les pages reservees par l'auteur A des personnages
qui n'ont joué qu'un relle sccondaire Sehertoss, Karacsay ou Canini aventuriers idea-
listes ou agents douteux, se rangent, elles aussi, parmi les plus justes de ce livre.

Une annexe documentaire d'un grand intéret comprend cinq textes : la première Conven-
tion conclue entre Couza et Klapka en 1859 (en deux parties complementaires), les conditions
de collaboration établies tout de suite apres, lors de la mission de loan BAlAccanu à Turin,
la deuxième Convention Couza-Klapka de 1861 et le projet d'une Confederation danubienne
avance par Kossuth en 1864.
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Le propos auquel les liongrois revenaient avec insistance était la reconciliation qui deN ait
effacer le souvenir des sanglants événements de 1848 1849. A cette fin, lcurs concessions alle-
rent jusqu'A garantir la liberté et les droits égaux de tons les habitants de la I longrie * (y
compris la Transylvanie), sans aucunc discrimination ethnique ou religieuse, ainsi que Pauto-
administration au nivcau local, la totale indépendance des cultes et de Penseignement. En 1859;
il était prévu, tout commie en 1861, que la Bucovine, à laquelle les flongrois n'attachaient aucun
prix, fill séparée des Etats intégrés à l'Empire des Habsbourg et cédée A l'Etat roumain. Les
chefs de l'émigration hongroise témoignaient de leur bonne volonté lorsqu'ils consentaient, en
prineipe, à Pautonomie d'Etat de la Trans3lvanie, ce qui signifiait revenir A la situation d'avant
1848 : s une union personnelle avec la Hongrie *. Si la mémoire de loan BAlAccanu ne le tromné
'pas, le seul moment oa les hommes politiques roumains accepterent ce compromis fut Pannée
1859 mais, meme A cette époque-1A, pour Couza, Pautonomie avait un sens different que celbi
accepté par Kossuth ou Teleki : Une Transylvanie gouvernee par des Roumains s, alliée fide le
de la nouvelle Hongrie et, en meme temps, des Principautés Unies. 11 est done question de deux
Etats roumains, dont l'un situé à l'est des Carpates, absolument unitaire du point de vue ethni-
que, forme par la Moldavie et la Valachie et l'autre à l'Ouest, dans lequel les Roumains, égaux
en droits avec les Hongrois, les Szekler et les Saxons eussent dominé par le fait de leur supé--
riorité numérique. 11 n'est pas difficile A imaginer que la reunion A la Hongrie serait restZe
purement formelle tandis que l'alignement de la Transylvanie A la Horimanie eat été une !eyrie
réalité. Le projet ne fut jamais mis en ceuvre car la France dont les palriotes italiens, hongroïs
et roumains espéraient l'appui s'empressa de conclure avec l'Autriehe le -trait& de Villafranea
en évitant ainsi une situation qui eat mis A l'épreuve les engagements réciproquement assumes
par les Hongrois et les Rournains.

L'auteur sait qu'il s'est engage dans une entreprise laborieuse, celle d'écrire l'histoire
d'une collaboration dificile. Le fait qu'elle n'ait pas abouti ne signifie pas qu'elle élait vouée

l'échec des le début et ne doit nulleinent dissuader aujourd'hui les efforts de collaboration qui
peuvent invoquer de tels precedents. En veritable historien, Borsi-Kálman Bela reconnait la
dynamique des circonstances dont il recherche les causes et les effets, il établit soigneusement
la configuration des forces qui se nouent et se denouent, il n'omet aucune des occasions ratees.
Quand il touche au terrible problème de la méfiance, il enregistre non seulement les severes juge-
ments des érnissaires hongrois déeus par Paccueil de Couza mais aussi l'obstination avec laquelle
Papin-llarian et d'autres Roumains de Transylvanie mettaient en doute la sincérité des Hon,
grois. 'Selon le témoignage de Berzenczey, en 1861, cette attitude se faisait remarquer en Mel-
davie aussi, où l'intelligentsia des écrivains * rournains n'était pas favorable aux projets des
exiles au 'sujet de la reunion de la Transylvanie A la Hongrie. J'ajoute qu'en 1868, comme le
prouvela correspondance de Maiorescu, certains hommes politiques roumains s'attendaient
A une guerre qui eat permis à la Roumanie, en intervenant contre l'Autriche-Hongrie aux cates
de la Prussc et de la Russie, de rattacher la Transylvanie. 11 faut cependant remarquer que Diml-
trie Bolintineanu, ancien ministre de Couza, déclarait nettement dans sa brochure dc 1869,
Rorfidnia roabd la'austro-ungari?: Les liouinains des Principautés n'aspirent et ne conspirent
pas non plus A refairc l'ancienne Dacie. Ce gulls desirent c'est que la Transylvanie, on les
Routnains sont Majoritaires, soit.un pa3-s libre, comme la Suisse, un pays oii toutes les nations
bénéficient également des liberté, la seule solution possible et rationnelle étant naturelle ».
Ces informations, inconnues, sem.ble-t-il, par l'auteur, completent heureusement l'image que
son livre nous offre. Elles définissent en merne temps une altitude que la Roumanie officielle
n'abandonnera jamais, jusqu'A la Première Guerre mondiale.

En guise de conclusion, j'aiinerais répéter que des recherches comme celle de Borsi-Kal-
man Bela, par tout ce qu'elles peuvent apporter de nouveau au sujet des relations roumano-hon-
groise au XIX' siècle sont un exemple de la manière dont il faut approcher notre passé com-
mun. Tandis que l'émigration hongroise des Etats-oVnis et du Canada, tout A fait différente,des
prédécesseurs de l'époque de Kossuth, multiplie ses efforts pour convaincre l'oppinion publique
Internationale de Poinjustice historique * qui a rendu la Transylvanie à l'Etat roumain,
ouvrage, profondément different de torts ces pamphlets pseudo-scientifiques, mériterait une
traduction roumaine, dans le plus bref délai. Une.edition roumaine revéterait la signification Orin
geste d'amitié, en reponse à celui que l'auteur a senti grfil nous devait. Borsi-KAlman Bela ,
diplornate et historien, nous rappelle que dans ces deux rOles l'essentiel c'est qu'on ait du cara' c-
tere, qu'on sache dire la vérite sans blesser et %eon la disc entièrement. Parce qu'un livre est
aussi un acte de conscience.

Andrei Pippidi
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OTHAR MAIER, Rumanien aur dem Weg zur Unabhangigkeilserklarung 1866 1377. Schein
und Wirklichkei1 liberaler Verfassung und staatlicher Souvereinikil, Miinchen, Oldenbourg
N erlag, 1989, 514 + 1 h.

Le Byre du Professeur Lothar -Maier représente le résultat des efforts d'un scientifique
étranger concernant la connaissance d'une étape importante de l'hisloire de la Roumanie. Lothar
Maier a utilise la bibliographic roumaine et etrangere et a pulse également dans des fonds d'ar-
ehivés de Hournanie, d'Allemagne, d'Angleterre et de France. Son principal mérite consiste toute-
fois dans sa capacite d'intégration aux réalités roumaines. 11 a passé un laps de temps en Rau
manié et cela pendant la périocle de la dernière décennie du o regne * de Ceauescu. 11 a
ainsi compris bien des choses concernant les Ilournains et il a pu saisir clans leurs veritables
dimensions les permanences historiques du desenir de la nation roumaine et cela se reflete
dans son Byre, ceuvre d'érudition Innis aussi de comprehension.

La décennie aborclée par le Professeur Maier que nous avons traitee récemment dans
.unp.sy,ntliese monographique merite toute l'atlention et il est certain que le livre de Lothar
Maier a contribué û approfondir certains aspects specifiques. Apres une Introduction
il a gussi analyse le niveau des recherches concernant la décennie dont nous parlons il consacre
la.premiere partie de son livre aux antecedents et aux bases historiques de la période inaugurée
en. 1806. 11 s'occupe de Péveil du sentiment national chez les Roumains, chez ceux de la Mol-
davie et de la Valachic, mais également de ceux de Transylvanie, oA odie Burniinen stellten
um 1700 mit Sicherheit rnindestens die relative Mehrheit der BevOlkerung * (p. 27) et dont
tivoque la lutte nationale. 11 a aussi raison quand il écrit : In den Donauftirstentiimern wurde
dic ia Ansiitzen bei einigen aufgekliirten Bojaren vorhandene Nationalidee durch die Lehren
der Siebenhiirgischen Sehule gefiirdert und verstiirkl * (p. 37). Le protectorat russe, mais aussi
lesactions du mouvernent roumain de liberation, les influences idéologiques franeaises, ainsi que
les rapports révolutionnaires polono-roumains et la clécouverte par les novateurs roumains de
la culture populaire sont aussi presentés darts cette partie du Byre. Lother Maier s'occupe ensuite
tie Da revolution quarant'huitarde chez les Roumains, de l'émigration révolutionnaire et de son
activité, de la gucrre de Crimee et du traité de Paris, ainsi que de la lutte des Roumains pour
l'Llnion des Principautés. ZWei Jahrelang note avec lucidité Maier einigte das natio .ale
Ziel der Union die rumiinischen Politiker von den radikalen Emigraten bis in die Reihen der
konservativen Grossgrundbesitzer, * (p. 63). L'union des Principautés par l'intermécliaire de la
'double election de Coriza, les réformes du regne de Couza, le coup d'Etat de mai 1864 et la fin
de son regne, ainsi, que la division des forces poliliques et leur caractere labile sont aussi ana-
l)ses. T,oujours dans la premiere partie livre, le Professcur Maier s'occupe de l'éconornie
agraire et de son evolution en Hounianie, ainsi que des relations agraires, de l'accroissement
des exportattions de céréales et de la Marine agraire de 1864. Les villes et les corporations
.représentent un autre chapitre de cette partie livre, étant analyses, A tour de rede, les villes
de province, les ports danubiens ainsi que les capitales (Bucarest et Jassy).

La seconde partic du livre est consacrée au probleme agraire et A son evolution apres la
reforme de 1864, aux lois conccrnant les conventions agraires, aux troubles et à leur reprev'on
dans le monde rural, ainsi qu'aux mesures de protection sociale des paysans et aux tentatives de
reformes. Toujours dans cette partie de son livre Lothar 'Maier s'occupe du probleme du déve-
loppement de l'industrie, de la liberté commerciale et des débuts du protectionnisme
de la monnaie nalionale, des 'mimics et des sociét es d'assurance.

La troisieme part ie de l'ouvrage du Professeur Maier (p. 170 262) est consacrée au pro-
b erne de la construction des chemins de fer en Houmanie, à l'affaire Strousberg et A ses conse-
quences politiques intérieures et exterieures. L'auteur utilise A ce propos une information variée,
en bonne mesure inédite et sa contribution est certainement d'un grand interet. En tout cas, une
remarque de Lothar Maier concernant le moment de 1871 quand le prince regnant se solidarisa
atrx Roumains est lout a-fait juste : o Er war cl-bei sich vom lIohenzollemffirsten zunt Ffirsten
von Rum nien zu verwancleln * (p. 193), no ition qui s'accentua au cours des annécs suivantes
(une remarque de Maier snr la position du rince dans ce prlbleme en 1875 : 4 Die Interessen
Rurränirms mfissten ibm hiiher stehen als die Deut-chlInds * (p. 221). Nous citons encore une
remarque de l'auteur concernanl la resistance roumaine clans le probleme de /a clncession Strolls-
berg : Durch den unerwartet zithen NViderstand der Rumiinen war das noch junge Grossmacht -
prestige Deutschlands herausl.,efordert s (p. 261).

La quatrième parlie du livre a élé con.acre par le Prefesseur Maier aux probleme des
finances, de l'Etat rournain (p. 263 308). Une analyse des budgets, du systeme fiscal ainsi que
du probleme du déficit, la crise 1875 ,les t,,ntatives de redressernent financier des got's erne-
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ments conserwteurs et la pllitique financière des libéraux à partir de 1876, le prohleme des
dépenses militaires, la guerre et les finances sont suPcessivement présentés par l'auteur.

Dans les deux dernières parties du livre, Lothar Maier soumet un examen la politique
intérieure roumaine, en divisant la période étudiée en deux phases : celle des experiments
(1866 1871) suivie ensuite de s revolution politique pendant la phase de stabilisation,
1871 1877 r. On doit rernarquer, une fois de plus, l'information ample, en bonne mesure iné-
dite, ce qui confère aussi A ces deux parties du livre un intéret particulier. L'attention justifiée
accordée aux radicaux, le problème de Pirridenta roumaine en Transylvanic, la politique balka-
nique de la Roumanie, le problème juif, la tentative du prince regnant visant A modifier la
Constitution, la crise de 1875 représentent seulement quelques aspects de la cinquierne partie.
Quant A la sixierne (p. 379 477) elle est consacrée en premier lieu A la longue période de gouver-
nement des conservateurs et ensuite A la chute de ceux-ci et A la prise du pouvoir par les
raux. L'auteur s'occupe aussi des principales actions réformatrices réalisées pendant le laps de
temps étudié (administration locale, armée, Eglise, enseignement), ainsi que des elections ou
des sessions du Parlement. A la chute du pouvoir des conservateurs et A l'ascension des libéraux
sont consacrés les dcrniers chapitres du livre, chapitre qui prend fin avec la proclamation de
Pindependance de la Houmanie.

Dans ses conclusions, Lothar Maier remarque le contraste entre la ville et le village
roumain pendant la période analysée dans son livre, l'existence de la corruption, les complica-
tions issues des problèmes financiers et il insiste surtout sur le problème agraire qui n'avait
pas trouvé une solution satisfaisantc.

Le Professeur Maier a realise un livre méritoire, dans lequel il démontre sa competence
.et son erudition. Cependant, on doit ajouter aussi quelques remarques critiques : l'Hétairie no
s'est pas basé sur les Phanariotes en tant que categoric, au contraire son idéologie l'opposait
ces s serviteurs * de la Porte ottomane (p. 38) ; l'intervention militaire de la Sardaigne dans
la guerre de Grim& eut lieu en 1854 et non en 1855 (p. 61)) le Statut du prince Couza ne peut
ktre considéré en tent que Constitution (Verfassung) (p. 71); la these du contraste entre citadins
(et surtout la elasse dirigeante) et la paysanneric est exagérée par l'auteur tenant compte des
realités roumaines (p. 71, 169, 172, 484) ; de merne le pseudoconstitutionnalisme s rournain
(p. 337, 350) ; pour ce qui est de l'enthousiasme A regard de la proclamation de l'indépendance
qui est en partie contesté par l'auteur (p. 465, 467), une chose est certaine, à savoir que la
participation effective A la guerre des représentants de toutes les categories sociales represente
la plus evidente preuve que Pindépendance a hénéticié d'un soutien general; pour ce qui est
des idées préconçues des représentants consulair es étrangers à regard de la société roumaine, que
l'auteur invoque, la réalité des faits contraste avec les allegations de ces diplomates

Toutefois, ces quelques remarques ne comptent pas en comparaison avec le riche con-
tenu du livre du Professeur Lothar Maier qui a indubitalement rendu un important service
l'historiographie roumaine, surtout par la riche information puisée dans les archives étrangeres
sur les problemes roumains. A cela s'ajoutc comme a été &la remarqué, la capacité de compre-
hension de Lothar Maier concernant les phénomènes roumains. On ne peut que le faiciter et
lui remercier.

Dan Berindei

CAROL IANCU, Bleichröder el Crémieux. Le combat pour Vérnancipalion des lairs de Bounianie
devant le Congrès. Correspondance inédite ( 1878 1880), Montpellier, 1987, 264 p.

Le Professeur Carol Iancu n'est pas a son premier livre concernant les Juifs de Rou-
manic. C'est un spécialiste, maintenant consacré, qui a su utiliser A profit sa double apparté-
nance intellectuel juif, forme en France, il est en méme temps originaire de Roumanie dont,
au moins en partie, il comprend les problèmes. Carol Iancu fait partie aussi d'une minorité
agissante s, selon l'heureuse formule de Pierre Guiral qu'il cite dans son Avant-propos et il agit
comme tel aussi dans son byre Bleiehröder el Crérnieux.

Le livre du Professeur Iancu repose sur une base documentairc inédite de tres grand
intérét, la correspondance entre le baron Gerson von Bleiclulider et Adolphe Crémieux ; à celle-ci,
il a ajouté des documents inédits provenant des du Ministere des Affaires Etrangères de France.
Jarrett écrit avec talent et vivacité et A cela il unit son savoir, mais ce qu'on pent lui reprocher
c'est seulement une certaine incomprehension de Ventre *, dala situation et des problemes d'un
jeune Etat moderne, confronté à une incontestable* invasion Jo, car le probleme juif en Roumanfe
n'a pas et( le résultat de la coexistence seculaire avec une minorité juive, en general séfarde,
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mais il est issu d'un dép/acement massif des Juifs de Galicie et de Bussie, comme, par ailleurs,
Pauteur le signale lui-méme. JI s'est agi d'une veritable migration de milliers, de dizaines de
mille et jusqu'a la fin de quelques centaines de mille de personnes qui devaient étre intégrées
A la société roumaine, elle-meme soumise à un complexe processus de transition vers la moder-
nite. Evidemment, c'etaient des gens ayant de certes qualités dans les domaines économiques,
mais qui manquaient en general de capitaux. En grande majorité, il s'est agi de pauvres gens,
venant d'un autre monde culture], ayant leurs mceurs, leur langue, leur maniere de vivre et dont
'Integration était facile A réaliser sur le papier, mais moins en réalité.

Le Professeur Iancu évoque les promesses faites aux Israelites en 1843, lors de la revolu-
tion et il a raison, mais ces promesses étaient issus de situations différentes. En Valachie, où
15 ans après ils étaient environ 20 000 et il s'agissait surtout d'une population juive ancienne,
on leur promit tous les droits dont bénéficiaient les Boumains, tandis qu'en Molda vie, où la
penetration incessante des Juifs était en plein cours et le probleme juif existait déjà depuis
au moins quelques décennies ; Kogillniceanu, en tant que porte-parole des révolutionnaires, ne
promit que de préparer les Juifs en vue de leur integration. Si on tient compte de la verita-
ble panique que produisent ;aujourd'hui, dans des pays puissants tant de point de vue politique
que surtout économique, quelques milliers d's asilants a et si on analyse les mesures contem-
poraines visant A freiner et meme empecher cette invasion a, on devrait etre un peu plus.
comprehensifs vis-à-vis du problerne qui s'est pose pendant la seconde moilie du siècle passé
A un frele pays comme la Roumanie ! C'est pour cela que Pacharnement contre les Juifs *et /a

politique délibérée de persecutions * doivent elre envisages dans le contexte de la situation
de l'Etat roumain de la septième decennie du XIX' siècle.

Mais revenant au contenu dulivre du Professeur Carol laneu on doit souligner son grand
intéret. Tout d'abord, parce qu'il nous donne l'occasion de comprendre la force et la solida-
ritedu mouvement juif A un echelon mondial et surtout européen, l'importance qu'a eu la consti-
tution de l'Alliance israelite universelle en 1860. Ensuite, paree que, se basant sur une massive
documentation inedite, étant luí meme excellent connaisseur des problemes abordés, Pauteur
réussit A nous faire revivre le combat qu'a eu lieu pendant les années 1878 1880 en faveur de
l'émancipation des Juifs roumains et sud-est europeens, cette formidable politique juive d'inter-
cession * (p. 7). Par contre, nous gardons des reserves quant A la presentation de la situation des
Juifs au XIX siecle en Moldavie surtout, soumis, scion l'auteur, aux persecutions exercées
d'une manière méthodique. Il s'impose que ce problème soit considere en partant non seulement
des documents de l'Alliance israelite, mais également de ceux du gouvernement romnain, autre-
ment l'image qui se crée risque d'étre fausse ou au moins incomplete ; or, pour le moment, Carol
lancu nous offre l'information seulernent d'une seule partie, ce qui fait que sans le vouloir
11 devient partisan * et il nous offre qu'une seule face de la monnaie ! Loin de nous la prétention
de repousser d'emblée les faits invoques, par contre nous prétendons (fulls soient somnis
l'examen critique de l'historien objectif, qu'ils soient compares aux autres sources et qu'erisuite
ilS soient introduits en tant qu'élements de la discussion, mais dans des proportions réelles.
Ensuite, c'est evident que Pérnigration juive a continuée et que si la situation reelle des Juifs
aurait été telle qu'elle est décrite, alors la continuation du processus devient incomprehensible 1'
J'ajoute, enfin, que les réalités de la cohabitation ne peuvent etre Ignorées et qu'il est humai-
nement impossible que celles-ci ne représentent la dominante des relations roumano-juives

Pepoque, si on tient aussi compte de la consolidation ineessante de la communauté
juive sur le plan materiel et à sa progressive integration A la societé roumaine.

Mais revenant A ce que nous considérons le grand merite du livre, c'est-A-dire la décou-
verte et la mise A la disposition des scientifiques des documents concernant les années 1878 1880,
nous ne pouvons que féliciter l'auteur, qui a réussi d'une maniere exemplaire nous presenter
cette face de la médaille. La solidarile juive nous apparait une fois de plus exemplaire. En faveur
des Juifs rournains, en majorité de pauvres gens, intercedent des personnalités marquantes,
en partant du baron de Rothschild, du consul americain Benjamin Franklin Peixotto et en finis-
sant par Crémieux et Bleichr6der et en plus c'est la reaction spontanée, mais aussi diseiplinée,
des communautes et des organisations juives de différents pays. C'est un mouvement vraiment
extraordinaire, l'Alliance isradlite universelle le dirigeant et dont les principaux promoteurs
restent Adolphe-Isaac Crémieux et Gerson von Bleichriider. Les gouvernements, les ministres,
les hommes politiques et la presse sont compris dans l'habile jeu politique en reactionnant ou
non dans la mesure où les dirigeants juifs Pespéraient. Très intéressant est le chapitre consacré
au problème des conventions commerciales de la Roumanie, expliquant d'une maniere complete
l'opPosition de la majorité des puissances à leur signature par les incessanles interventions des
representants du judaisrne, motivées par le reins roumain d'ouvrir par ces conventions des
portes qui, en vertu de la legislation intérieure, étaient encore fermées aux Juifs. Le sous-cha-
pitre suivant présente l'action multiforme des organisations et personnalités iiliVeS, avant et
pendant le Congrès, afin d'imposer la solution qui sera contenue dans l'article 44 du Traité de
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Berlin. Dans le troisieme chapitre, le Professeur Iancu décrit la reaction du gouvernement et
des cercles politiques, mats aussi de la société roumaine face a la decision comprise dans l'article 44,
la politique roumaine de tergiversations en vertu de laquelle fut obtenue une limitation quant

l'application pratique de l'article 44 par la revision de l'article 7 de la Constitution rournaine.
Cependant, on doit remarquer que la situation de la Serbie et de la Bulgarie, où la colonie
juive était restreinte, ne pouvait are comparee à celle de la Rounianie oil le nombre des Juifs
étaient infinement plus grand et en plus on la partie la plus nombreuse s'y trouvait relativement
de peut de temps sur le sol rouniain et représentait en bonne mesure une population encore
étrangere. C'est cette situation qui a determine les puissances d'adopter une position plus con-
cessive et d'accepter les limitations proposées par le gouvernemeut roumain quant A l'applica-
tion de l'article 55. Cependant, le Professeur lancu a bien raison quand il lie Pintransigeanre ou
la maleabilité de Bismarck au probleme des chemins de fer rouniains et quand il soutient que
le chancellier a accepté la solution roumaine, quant û Papplication de l'arLicle 41, apres avoir
sdr du i achat des chemins de fer par la Rournanie. Evidetnment, la solution du problem
n'a pas eté celle envisagee par la minorité juive, mais, ne partagcant pas l'opinion de l'auteur,
nous croyons que c'est Bleichriider qui a eu raison en acceptant pour le nioment la solution
offerte par lis Rournains. Le proccssus d'intégration a continué pendant les décennies sui-
vantes, les Juifs devenant des Juifs roumains dans leur grande majorité et étant ainsi motivée
leur emancipation qui a suivi la ConPrence de Paix après la première guerre mondiale.

Dan Berin dei

CHARLES JELAVICH, South Slav Nationalisms Textbooks and Yugoslav Union before 1914,
()hid State University Press, Columbus, 1990, xvii + 359 p.

In a world of contrasts and of tramendous complexities, our efforts to better understand
the problems and the conflicts that landmark our days force us to go back to history to find
their roots in time. Therefore, we believe that Charles Jelavish's book responds not only to a
scientific interest in the history of ideologies and education, but also to our pragmatic questio-
ning about current evolutions in former Yugoslavia.

The author starts from a statement made in 1948 by the Serbian historian Slohddan
Jovanovie : "A viable, united 'Yugoslav state could be realized only if the South Slav nations'
enjoyed a century of peace in which education, mutual understanding, and respect for one
another received the highest priority. Thus, he added, in order to understand why the interwar
kingdom was less than successfitl, one had to examine what the educated youth, who had
assumed positions of leadership in. Vie interwar deeades, liad been taught before 1914" (p. Xi).
Thus, the declared aim of the work is "to determine what the Serbian, Croatian and Slovenian
students respectively learned about their own nations and the other South Slays from 'their
grammar, geography, history, and literature textbooks in the half-centur3 before World War' I
and to assess the degree to which the knowledge that they liad acquired fostered Yugoslavism
and contributed to the creation of a single South Slav state and nation"' (p. xi).

The author begins by drawing a short historical background (p. 1 31) in order t' get'
the reader acquainted with the moSt important events in the life of the South Slays, particu-
larly during the 19th century, Quite paradoxicallY, at the same time 'slit!' the explasion of
nationalisms, a part of the intellectual élite embraced the idea of creating a Yugoslav state
uniting the Serbs, the Croata, the Slovenes and in some approaches even the Bulgariati8.

ague in itself, Yugoslavism materialized in various and nen dissimilar political progratns,
which took into account either a unification as the expense of both the Ottoman and the Habs'-'
burg empires, or a confederacy of the South Slays within the I labsburg Empire, whose Dualism
would have become thus a Trialism. But as Charles Jelavich states, "many writers who qrsert
1 ugoslav terminology were in fact advancing their own nation's interests" (p, 30). Therefbre,
we must be cautious to distinguish between Yugoslavism and Greater Serbianism dr Greater
Croatianism.

The Serhzan, Croatian and Slovenian Educational Systems are described in lije seeond
chapter (p. 32 80), with exact references to the various laws and to the level of instruction.
Only after having completed this background does the author begin his main analysis,- that of
the contents of approximatively 350 Serbian, Croatian and Slovenian textbooks used in pri-
mary and secondary schools, in teachers' colleges, in theological institutions or in trade'sehools.
He concentrates "on determining how well the educational systems prepared the students to
eN el-11114y become ci tizens of a Yugoslav state. The main emphasis will thus be on not only what
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the teitbooks taught the pupils about their own national background, but also what they taught
them about the other South SlaNs" (p. 59 60). The Serbian and Croatian textbooks are grouped
together under separate headings for readers (p. 61 137), geography (p. 138 175) and hi,tory
(p. 176 243) : the Slovenian textbooks are analysed in a special chapter (p. 244 262).

Since the analysis comprises a great variety of aspects, in the following we shall limit
ourselves to only a few of Charles Jelavich's conclusions which we consider more relevant.

Referring to the readers, the author notes that both Serbs and Croats agree that they
use the same dialect, the gtokavian, which differs from that used by the Slovenes. But, "on
all other fundamental matters there were disagreements... The authors of the Serbian readers
were positive that all gtokavian speakers were only Serbs. The Corats, of course, were just as
adamant tlat they spoke gtokavian and that they were Croats, not Serbs. Furthermore, they
insisted that one nation could speak three dialects, in their case gtokavian, kajkavian, and éaka-
vian, a view rejected by the Serbian authors" (p. 265). As for the concrete information about
the South Slays comprised in the readers, the author concludes that the Serbs were more self-
centered, while the Croats paid comparatively more attention to Serbian history and literature;
both Serbs and Croats seemed to ignore the Slovenes.

The Serbian and Croatian geography textbooks share a single common point : they agree
upon the date the South Slav tribes reached the Balkans. Differences rise immediately when the
authors speak about the territories which the two nations did or should occupy : "The Serbian
books laid claim to all the Croatian lands Croatia, Slavonia, and Dalmatia. They based their
case primarily on a linguistic argument. In addition, they used facts, figures, and historical
arguments to support their claims to these lands. The Croatian books concentrated on descri-
bing the lands of the Triune Kingdom, and they made it clear that other peoples, including
Serbs, lived here. 13osnia-llercegovina did, however, pose questions for the authors. Although
not claiming thse lands outright, except for Klaié, their books made it clear that Croats did
live in these provinces and that Croatia did have an obligation to defend their interests.
None of the Croatian books, however, advanced any claims to Serbia, Montenegro, 0/d Serbia,
or Macedonia, which were regarded as Serbian domains" (p. 175).

The nationalistic education is even more pregnant in the history books. Both Serbian
and Croatian authors have the declared aim of developing in the minds of the young generation
the feelings of loyalty and devotion towards their fatherland. Under such circumstances the
ideal of Yugoslavism hardly found any place at all. As Charles Jelavich puts it, "the focus of
the Serbian history books was the Serbian nation. They emphasized the great achievements of
Nemanja, Saint Saya, and Dugan in the medieval period and of Karadjordje, Obradovié. and
Karadiié in the modern era. The motto "Only unity saves the Serb" vas nowhere more apparent
than in the history books. It m as Serbian, not South Slavic, history that the students studied
and in which they took pride. The Croatian history books also stressed their medieval period,
noting the roles of Tomislay and Zvonimir and the nation's adoption of Catholicism, and, in
the modern era, they pointed to the contributions of Gaj and Jelaéid. In contrast to the animo-
sity that the Serbs had against the Ottoman Empire and the effect that it had on the Serbian
nation, thc Croats' association with I lungary and the Austrian empire lasted for over nine
centuries and, on balance, was seen as a positive influence because of the tics to Western
civiliLation. Union with another state or nation, thus, had become a part of their history.
In the same manner, the Croatian textbooks included considerable information on the Serbs,
who comprised one-quarter of the population of Croatia-Slavonia and one-sixth of that of
Dalmatia. There was no attempt, however, to present the Croatian and Serbian nations as equals
within the context of Croatian history. It was a Croatian nation-state in which Serbs ii\ ed",
(p. 268 269).

As WC have already pointed out, the Slovenian textbooks arc treated separately. The
author explains this approach by the fact that, in contrast with Serbia and Croatia, Slovenia
had no independent educational system, being integrated to that of Austria. This is the reason
why the textbooks stress mainly upon the connections with the Habsburg dynasty and with
catholicism. The information about the other South Sim s were mostly confined to the secondary
education, and presented in a manner not to diminish "the Slovenians' loyalty to their own
homeland and to the Habsburg Empire" (p. 262).

An extremely delicate problem which hindered the idea of Yugoslavism was the religious
mosaic existing in tire South Slav world, for it is well known that religion can be an essential
elenn nt in defining nationality. The textbooks often show trenchant attitudes in religious mat-
ters : '"The Serbian textbooks admonished the Serbian students not to refer to those Muslims
who knew no 'Turkish, and spoke only gtokavian, as Turks. They were Serbs of the Islamic
faith. Although similar claims were made about the gtokavian-speaking Catholic Croats, these
declarations lacked the same ardor. The mistrust of or reservations about the Catholics expressed
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by the Orthodox leaders throughout their history were apparent in the Serbian textbooks...
The Croatian textbooks were no less vigorous in defence of their religion. Proud of the fact that
they were one of the first Slavic peoples to accept Christianity and that the papacy allowed
them to use their Slavic speech in the church services, the Croatians believed that they shared
a privileged position within the Catholic faith. Since the Croatians had no single national eccle-
siastical organization similar to the Serbian church, students learned about the conflict with
the Orthodox from the Catholic textbooks' discussion of the history of Christianity. In these
accounts, Constantinople was held responsible for the schism" (p. 270 271).

A large bibliography covering textbooks, newspapers, and almanacs (p. 313 348), a
rich footnote apparatus (p. 279 312), maps, pictures and an index (p. 349 359) happily
complete the book.

Charles Jelavich's work fully illustrates Benedetto Croce's statement that all history
is current history. Usually, this combination of current problems and past events is at the
expense of the past ; yet, Charles Jelavich's balanced approach shows that present political
passions do not necessarily spoil historical analysis, and that today's problems can highlight
the past.

Mirela-Luminila Alurgescu

MANFRED STOY und GERHARD SEEWANN, Rumänien 1971 1980 (Siidosteuropa.
Bibliographie VI/1), R. Oldenbourg Verlag, Miinchen, 1992, 664 p.

Printed bibliographies are still essential for scientif c information since a computer Con-
nected to data banks is not of easy access for the majority of the Eastern and South-Eastern
European researchers and especially for those working in the field of social sciences and
humanities.

A really outstanding authority in such a domain is the series of bibliographies produced by
Siidost-Institut Miinchen with large entries and a wide information referring to the countries
of this region. Till now 10 volumes have already been published and the total bibliographical
indices is 72,126 entries for the period 1945 1970'.

After the first 2 volumes edited by Fritz Valjavec and the next edited by Gertrud Kral-
lert-Sattler and a 10 years' discontinuity a new team has embarked upon this task 2. The
span of time under study is the period 1971 1980, but it is for the first time that a volume
is dedicated entirely to one country. In order to do this they made a severe selection of informa-
tion (only 8.727 entries), so that the result is a guide in which the bibliographical data are arran-
ged starting from various topics, events, personalities, a.s.o.

The authors, dr. Manfred Stoy, a medievalist and the director of the Library of the
Historical Institute of the University of Vienna, and dr. Gerhard Seewann, the director ot the
Library of Stidost-Institut Miinchen, helped by Marion Kertesz and Professor Paul Petrescu
have extracted data referring to Romania from printings both from Romania and from other
countries. The preface reminds us that "Die Siidosteuropa-Bibliographie war namlich von ihren
Entstehungsbedingungen und dem sie bestimmenden Forschungsinteresse her gesehen ein Kind
des sozialistischen Zeitalters und des Kalten Krieges, ging es doch urspriinglich damn], ein von
jeder Zensurmassnahme unabhAngiges Informationsinstrument zu schaffen, das in der nun
einmal gefundenen Form nur im Westen erarbeitet werden und erscheinen konnte" (p. XIV).

1 Siidosteuropa Bibliographie, I/1, 1945 1950 (Slovakei, RumAnien, Bulgaricn),
hrsg. Fritz Valjavec, R. Oldenbourg Verlag, Miinchen, 1956; 1/2, 1945 1950 (Jugoslawien,
Ungarn, Albanien, Siidosteuropa und Grössere RAume), , 1959 ; II/1, 1951 1955 (Sildost-
europa und Grössere Teilrdume, Jugoslawien, Ungarn), redaktion Gertrud Krallert-Sattler,
. , 1960; 11/2, 1951 1955 (Albanien, Bulgarien, Rumänien, Slowakei) , 1962; III/1
1956 1960 (Slowakei, Ungarn, Rumdnien), - 1964; , 111/2, 1956 1960 (Sildosteuropa und
Grössere Teilrdume, Bulgarien, Jugoslawien), , 1967; IV/1, 1961 1965 (Siidoste uro-
pa und grössere Teilräume, Ungarn, Rumänien, Siowakei), , 1971 ; IV/2, 1961 1965 (Al-
banien, Bulgarien, Jugoslawien), , 1973; V/1, 1966 1970 (Stidosteuropa und grössere
Teilrdume, Rumänien, Ungarn, Slowakei), , 1982; V/2, 1966 1970 (Albanien, Bulgarien,
Jugoslawien), , 1976.

2 Manfred Stoy has collaborated at volume V/1.
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From the list of periodicals perused we may observe that the number of foreign entries
surpasses the Romanian ones (p. 1 15). The diversity of information is a characteristic fea-
ture of the work elaborated by Siidost-Institut Miinchen which is not comparable to any other
bibliography dedicated to Romania.

Variety is present also in the domains under study gathered into 9 main chapters : Gene-
ralities ; History ; Politics ; Law ; Economy ; Sciences ; Religion and Church ; Language and
Literature ; Culture.

Although it has been published by an Institute of South-East European Studies the
bibliography does not contain, surprisingly enough, a paragraph referring to Romanian studies
concerning South-Eastern Europe nor to those referring to Romanian views from a South-
Eastern perspective. In the previously published series, the chapter entitled Siidosteuropa und
grossere Teilriiume referred only to Byzantium, Osmanisches Reich, Habsburger Monarchie
(but no approach to the contemporary history of that area). The reader may also remain under
the impression that the Romanian specialists did not attack general topics and preferred to
treat issues related to a nationalistic ideology I In the Linguistics chapter the sections : Thra-
kisch, Dakisch, Illirisch und andere Substrate ; Balkan Philologie ; Die Stidslawischen Sprachen,
are too much confined to one single country, a fact that does not bring to light the common
methodology and the specific subject-matter of researches that do not depend on the nationa-
lity of the specialists. Unfortunately, there is neither a section dedicated to the researches in
Comparative Ethnography or Comparative Law, nor a section containing new researches such
as ethno-linguistics or socio-linguistics.

Confusing is very often the classification of the studies within each section ; the authors
resorted, in many cases, to the tit/e key-words (and not to the content of each contribution).
Inconsistencies of such a nature are easily outlined ; in the Linguistics (Sprachwissenschaft)
chapter, one occasional paper with the title Words take the floor (Cuvintele au cuvIntul) is included
at the entry n° 6212, but it has nothing to do with linguistics ; the same type of misinterpre-
tation exists in the case of Iorgu lordan's Memories (entry n° 6224) classified under Linguistics
whereas Sextil Puscariu's Memories (together with various papers on his activity as a linguist)
are included in the cbapter dedicated to Literature (n° 7350; 7352; 7353; 7354) along with
his collections of papers entitled Research and Studies (Bucharest, 1974 n° 7351) although
the work contains only linguistic contributions. Geo *erban's paper of literary criticism, The
Tem plat ion or H istory (Ispita istoriei- n° 396), is included under the chapter dedicated to Historio-
graphy ! The activity of Grigorie Tamblac (n° 5869) or Paisie (entries n°B 5865, 5870, 5881)
is included in the section Khister (7.1.7) instead of being included together with activities of
other clerical men and monks (7.1.5). Also N. Milescu in his relations with the Anglican theolo-
gian Thomas Smith does not illustrate "Beziehungen der Kirchen untereinander". The entry
n° 5986 Kanonieni procesy Ucr. Rato!. Cerkvy na Zakarpatti, Rym, 1973 refers to no Romanian
aspect nor has any connection with Romania but with the South Ukraine area of the Car-
pathians (Rutcnia).

Some printings were listed twice and classified in different paragraphs ; thus entry
n° 4345 = 5853 : 5486 = 7604; 6237 = 6335. There are cases in which translations into foreign
lang,uages of a certain work were listed distinctly : n° 3881 = 3884 ; 3900 = 3906.

On the contrary, studies written by different researchers have been put under a single
name. Thus, among the works of Alexandru Dutu, who happens to be a well-known historian
of mentalities and who has never written articles on military history, two studies belong to
Ivlajor Alexandru D. Dutu : entries n° 3091 and 4023. The director of the Institute for South-East
European Studies in Bucharest, Professor Alexandru Dutu, has made the necessary correc-
tion for "undistinctive use of names in the written media by persons belonging to different gene-
rations of historians" (0 precizare, "Revista de istorie", 39 (1986), nr. 3, p. 294) ; but the
authors might have discovered themselves that these two articles belong to a different person,
should they have read the contributions included in this bibliography.

For works edited by several authors, like the .Dictionary of the Romanian Literature
(n° 6129) we suggest that it would have been more accurate to list all ten names of the authors
(who in fact signed each entries they drew up) and not to quote at random two names (who
didn't even participate in the coordination of this impressive work !)

Since the present bibliography is based on a selection of the many contributions, it
may be taken as a recommendation made by its authors IA ho selected only the best contribu-
tions in the field. That is why we consider logical that for a correct forewarning of the readers,
entry n° 6285 the work of Andre du Nay should have been followed immediately by its
critical reviews which are mentioned somewhere else at entry n° 6328. In the same line of thought
we regret the lack of references to critical reviews (as it was done in the case of Sadost
Bibliographie V1).

19 Comptes rendus 227
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228 Comptes renaus 20

Many caller questions may still arise, for instance, why on page 460 only 3 titles of Unga-
rische Sprache are listed whereas the Romanian Linguistic Bibliography (n° 6143) lists several
Contributions each year. Also, in the case of "Literature anderer NationaliVaten" at page 481,
only one title appears (entry n° 6755) for a period of ten years which, in our opinion, is a
distorted image of a rich activity.

If one reads the valuable Contribution lo Balkan bibliography. A review essay by Pascbalis
M. Kitromilides (Athens, 1990 1991), he might conclude that there is still a lot of work
to be done in order to offer a true image of the intellectual activity in this part of the world.
The volume under review may be seen as a valuable effort done in order to reach this goal
and we do hope that the following volumes will improve both the technical side and the image
resulting from such ba3ic reference works.

Zamfira Mihail
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Notes de lecture

Les premieres huit notes ont été rédigées par des étudiants de la Faculté Internationale
des Sciences Ilumaines de Bucarest.

Cette rubrique est publiée par les soins de Zamfira MIHAIL

EUGEN CIZEK, 111entalités el institutions politiques Tomaincs, Paris, Fayard, 1991.

La Rome antique demeure par sa longevité, par rétendue de la domination exercée,
par la pérennité de la marque imprimée sur l'ensemble de l'Europe la reference absolue de nos
civilisations. C'est si vrai que les historiens d'aujourd'hui s'interrogent si non davantage que
leurs devanciers sur le « secret de la fabuleuse destinée d'une petite peuplade du centre rie
l'Italie.

Elle n'avait pas, A l'origine, les atouts de la puissance, ressources naturelles ou poids
du nombre. C'est la solidité (et done la durée) de ses regles de vie sociale les restitutions
qui l'a différenciée des autres peuples. Si le temps les a nécessairement fait évoluer parfois
sensiblement respirit civique Watt achement tres fort aux valeurs collectives) a trés long-
temps garde dans les esprits une rigueur intacte c'est lieu dans re outillage mental que glt
l'application de la puissance romaine, dans la maniere dont les citoyens se voyaient .eux-
niemes dans la cite et y concevaient leur propre Tale, dans ce gulls jugeaient indispensable
de transmettre A la postérité.

Bien connues dans !cur ensemble depuis longtemps, les institutions politiques de Roma
ont été clécrites mais moins expliquées ; Eugen Cizek y porte un regard anthropologique neuf
qui les éclairc de rinterieur. Ce qui les rend plus intelligibles, aussi.

Les mentalités constituerent un important facteur de meditation entre les vecteurs de
la vie concrete, socio-politique, et les structures institutionnelles. En outre, les institutions font
valoir les contextes et les climats mentaux, l'outillage mental ou les objets modaux, enfin les
schémas de pensée des Romains. La contribution la plus importante d'Eugen Cizek reside dans
la volonté de retracer les rapports établis entre les institutions et les mentalités; en meme
temps il propose des points de vue personnels. Le cachet personnel de l'auteur a Re pose
nottament en tentant de reconstituer les mentalites romaines.

L'auteur remarque que les institutions antiques ne peuvent pas étre correcternent étu-
diées comme des structures abstraites, immuables, elles exigent une approche dans leur mou-
vement de revolution historique, conditionnée par divers facteurs sociaux et politiques, l'uni-
vers mental jouant lui aussi un rble important. Pour ce qui est des Romains, il est difficile de
reconstituer leurs mentalités, c'est-A-dire les systemes de representations des hommes et des
femmes, d'ailleurs l'auteur ne se proposant guere de faire le tour exhaustif des mentalités
romaines. L'attention est portée tout spécialement sur les mentalites les plus importantes,
liées aux institutions.

Les Romains se représentaient leur empire coznme un Etat s mondial s. Ils jugeaient rorga-
nisation de leur vie, y compris institutionnelle, comme la meilleure possible. Cette organisation
aurait constitué les assises mémes des victoires qu'ils avaient remportees. En ce contexte, Rugen
Cizek remarque l'existence d'autres factcurs aussi, en mesure de conduire à l'essor de l'empire
de Rome, mais ne convient nullement de minimiser la contribution des institutions.

Lorsque les provinces n'eurent plus besoin du gouvernernent centralise de Rome et d'Italieo
lorsqu'elles se furcnt suffisamment développées du point de vuc économique et socio-culturel,
l'Empire devint inutile. Mais ce qui favorisa également les tendances centrifuges futrincapacité
de cet empire de se fédéraliscr o et d'associer, une fois pour toutcs, la direction centrale aux
intérets locaux. De ce fait, les provinciaux nc furent plus disposes à subir la ferule de Rome.
Au Drs. la crise finale &data, fut enrayee au IVes, puis resurgit de nouveau au Ves., et mit
alors pratiquemcnt fin A l'Empire. Celui-ci ne survécut qu'A l'est, plus viable du point de vue
économique, social, politique el culturel. Au demeurant, cct Orient avait été sauvé par rem-
pereur Claude II, le Gothique qui avait &rase les Goths à Naissus en 269.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 1-2, p. 229-247, Bucarest, 1993
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230 Notes de lecture 2

Une fois l'Empire romain &late, personne ne se représentait plus son pays comme faisant
partie d'un État mondial s, bien que de telles tentatives ne fissent pas (Want encore qu'elles
fussent vaines, qu'elles aient été entreprises par Byzance la seconde Rome principalement
du temps de Justinien, au Vle siècle, ou par d'autres monarques, Ètats ou peuples : les
Francs sous la conduite de Charlemagne, les Germains sous celle d'Othon, les sujets des
Babsbourg, comme les Espagriols de Charles Quint et meme de Philippe II, les Français avec
Louis XIV et Napoleon Ier. Plus récemment l'Allemagne, elle aussi, rèva d'un Etat e mondial s.
En tout cas, l'idée de Rome et de son empire s'est maintenue longternps. C'est seulement en 1b06
que Napoleon supprima le dernier Etat qui se voulait un empire romain, à savoir le Saint-Empire
romain germanique des Habsbourg. Cependant, meme les tsars de Russie se disaient les
tiers de l'Empire romain, de mème que Mehmet Khan, le conquérant turc de Constantinople,
qui aurait écarté les Paléologues du trAne imperial. L' tat s mondial * n'a pu ètre reconstitué,
pour la raison qu'il n'était plus nécessaire du point de vue historique. Les peuples n'en avaient
aucunement besoin.

Diana Nicolau

ALAIN DUCELLIER, Les Byzantins. Histoire et culture, Paris, Seuil, 1988, 275 p.

A. Ducellier part d'un constat : Héritier d'une tradition occidentale du XXe siècle par-
tage le dégoilt d'un Montesquieu, un Voltaire on un Hegel envers Byzanee, qui evoque A ses
yenx 4 une sorte de long délire barbare s. Interpretation caricaturale, invalid& depuis longtemp
par des Unties s, dont le savoir ne franchit malheureusement pas un cercle restreint.

Aussi, pour combler le fosse entre l'honnete homme a en proie des idées désuetes et
el'étroit spécialiste * instile A tout essai de vulgarisation de ses etudes, Ducellier joint l'érudi-
tion à l'accessibilité dans son recent ouvrage.

Avant d'appartenir à telle ou telle region, à telle ou telle époque, le Byzantin est le
représentant d'une culture s. Il se considère le seul tenant légitime du 4 supreme achévement
politico-religieux du vieil empire : son alliance organique avec l'Église chrétienne a.

C'est en adoptant ce point de vue, complémentaire à l'id eologie augustinienne de l'oppo-
sition insurmontable des royaumes (qui a rythmé l'histoire occidentale), guide par une sym-
pathie envers l'objet de sa recherche, discrete bien que discernable A 'ravers la rigueur historique,
c'tst de Fintérieur done en quelque sorte que Ducellier dresse le portrait d'un monde apparem-
rnent immobile.

Quelques réperes d.histoire événementielle, depuis Constantin le Grand (306 - 337)
jusqu'A la chute de Cinflantinople (1453), le point des etudes byzantines à travers le monde
(Europe de l'Est y compris), pour conclure l'introduction, et Ducellier s'applique ensuite scru-
nuleusement A conduire son lecteur par volets thématiques vers les spécificités du monde
byzantin.

L'Église et l'État en (mete d'un équilibre voulu par Dieu. L'omniprésence de l'ortho-
doxie, un ideal dans toutes les composantes de l'Empire vouloir les changer nc pent qu'étre
sacrilege s. Archaisme et instabilité done, dans un monde qui, pour se vouloir la transcrip-
tion terrestre du plan divin se voit couper l'accès A la perfection definitive, pour la seule raisen
qu'il est un monde incarné s.

Structures économico-sociales centrées sur l'attrait pour la stabililas de l'explication terri-
enne. Malgré une vocation commerciale due A la position meme de Constantinople, l'embryon
de bourgeoisie qui s'affirme au tournant du IXe et du Xe siècle est assez desarmée devant
l'esprit d'ent reprise des Occidentaux pour ne savoir y répondre que par la violence [...J. Les
Venitiens doivent provoquer javec la quatrieme croisadel la chute de Constantinople, en 1204
pour accéder A la mer Noire... *

Un hornme malade que cet organisme imperial dont la profonde incapacité de renovation
le jette dans le camp perdant des l'aube du Xle siècle malgré le brillant du siecle des Comnenes
et une vigueur culturelle maintenue jusqu'A sa fin a.

Tel est le patadoxe destine à poursuivre l'Europe orthodoxe, bien au-delA de l'effondre-
//lent devant les Ottomans, en 1453: la continuité culturelle remontant à Pantiquité grecque et
la préservation d'une modalité du christianismc a dont bien des esprits, en Occident, savent aujour-
d'hui apprécier l'incontestahle fidélité aux données premieres a au prix d'innombrables échecs
et compromissions politiques. Car iI est bien probable que, dans Phypotese d'une victoire sur
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3 Notes de lecture 231

les Turcs remportés grace à l'aide occidentale, les glises balkaniques n'auraient cessé de refiner
deviant Rome, comme elles le faisaient depuis longtemps sur leurs confins dalmats
'danubiens s.

Puisqu'il est impossible de resumer l'ouvrage notons ici quand meme, au-dela
d'une richesse informative considerable, l'abondance des citations, dont l'usage savant double
par un cornrryntaire nuancé maintient le lecteur en nermanent c9nt act avec les sources : Dieu
a mis en place dans 1.2glise d'abord les apdtres, puis les prophètes, et en troisième lieu les
decteurs, et il n'est nulle part fait mention des sonverains rappelle Theodore de Stoudios an
IX° siecle. Témoignage indirect du cearopapisme Rien n'en est plus éloigné estime Ducel-
lier que cette collaboration fluctuante, intelligente qui fait Poriginalité et la force du pouvoir
byzantin a son apogee t.

Ainsi, Allain Ducellier incite-t-il à depasser l'impasse des deux cultures paralleles et
de nivcau très different * qui semble constituer un trait commun de Byzance avec la contempo-
ranéité, en révalorisant ce qu'on a sousestimé au point de perdre de vue, des avant le Vle
siècle [ l'acquisition, au seul contact des grands textes et de leur conunentaire, de ce
qu'ils [les Anciensi, nommaient la vertu (arélè ), seule capable d'engendrer un mode de vie
civilise (hellénikos bios ) digne de l'homme libre (élevtheros anthr6pos ) s.

Une chronologie comparée Orient/Occident, une bibliographic thematique selective et
un riche index general s'ajouttent pour faire de l'ouvrage d'Alain Ducellier un livre d'initia-
tion exemplaire.

Dan Coma' nescu

ROGER CHARTIER, L'ordre des fiares. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe nitre XIV et
XVIII s., Paris, Alinea, 1992, 119 p.

L'ordre des 'lyres : communautés de lecteurs, figures de l'auteur, bibliotheques sans
murs t ou comment, entre la fin du Moyen Age et le XVIII" siècle, les hommes d'Occident ont-iis
tenté de maitriser le nombre multiplié des textes que le livre manuscrit puis l'imprimé ont mis
-en circulation... Recenser les titres, classer les ouvrages, assigner les textes autant d'opéra-
tions grace auxquelles devenait possible la mise en ordre du monde de l'écrit. De cet immense
travail, porté par Pinquiétude, les temps contemporains sont directement héritiers... s.

Qu'est-ce qu'un auteur? les réflexions presentees par ce livre n'entendent pas report-
dre à la question. Elles veulent seulement souligner que pour le problème pose, l'histoire du livre
en ses différentes dimensions, peut avoir quelque pertinence. Il ne faut pas réduire à des for-
mulations trop simples ou trop univoques la construction d'une fonction-auteur, entendue comme
le critere majeur de l'assignation des textes. Elle ne peut &re rapportée ni à une seule deter-
mination ni à un unique moment historique. La démarche regressive proposée par Roger
Chartier, qui soumet a l'examen trois ensembles de dispositifs juridiques, répressifs, mate-
riels fondamentaux pour l'invention de l'auteur t, ne vise qu'à delimiter un espace possible
pour de futures recherches. Inscrite dans les livres eux-memes, ordonnant les tentatives qui
visent à dresser inventaire des ceuvres, commandant le regime de la publication des textes,
la fonction-auteur sera désormais au centre de tous les questionnements qui lient l'étude de
la production des textes, celle de leurs formes et celle de leurs lectures.

Arrivée à un terrain particulier (la France d'entre XVI' et XVIII siècle), attach& a
un probleme specifique (les effets dc la penetration de l'écrit imprimé sur la culture du plus
grand nombre), la démarche proposée par l'auteur voudrait rendre operatoire deux propositions
de Michel de Certeau. La premiere rappelle, contre toutes les reductions qui annulent la forge
créatrice et inventive des usages, que la lecture n'est jamais totalement contrainte et qu'elle
ne peut se déduire des textes dont elle s'empare. La secondc souligne que les tactiques des lec-
teurs, insinuées dans ce * lieu propre produit par les strategies de l'écriture, obéissent A des
règles, des modele. Ainsi, on a énoncé le paracioxe fonclateur de toute histoirc de la lecture
qui doit postuler la liberte d'une pratique dont elle ne pent saisir, massivement, que les deter-
minations. Construirc les communautés de lecteurs comme autant d's interpretive communities *
(pour reprendre l'expression de Stanley Fish), reperer comment les formes matérielles affectent
le sens, localiser la difference sociale dans les pratiques plus que dans les distributions statisti-
ques voila les voles tracées par Roger Chartier pour qui vent cornprendre en historien cette
s production silencieuse, qui est l'activité liseuse s.

Les différentes acceptions données au term3 bibliotheque manifestent avec acuité
1'une des tensions majeures qui a habité et déchiré les lettrés de la première modernité. Une
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bibliothèque universelle (au moins dans un ordre du savoir), ne pouvait &re qu'immatérielle
reduite aux dimensions d'un catalogue, d'une nomenclature, d'un recensement. A Pinverse, toute
bibliothèque installée dans un lieu part iculier et formée d'ouvrages bien reels, ne pouvait don-
ner, quelles que soient ses riehesses, qu'une image tronquée de la totalité savoir curnulable.
L'écart irréductible entre des inventaires, idéalement exhaustifs, et des collections, nécessaire-
ment lacunaires, a été vécu comme une frustration intense. 11 a porté les entreprises les plus
demesurées, rassemblant en esprit, sinon dans la réalité, tous les livres possibles, tous les titres
repérés, tons les ouvrages jamais écrits. L'opposition tenue pour insurmontable entre le monde
clos de toute collection aussi grande soit-elle et Punivers infini de tous les textes jamais

est ainsi possiblement annulée : puisque au catalogue de tous les catalogues, invento-
riant idéalement la totalité de la production écrite, peut clésormais correspondre l'universelle
disponibilité des textes devenus consultahles IA où se trouve le lecteur.

Le rapport entre les contraintes transgressées et les libertés bridées n'est pas le mème
partout, toujours et pour tons. En reconnaitre les modalités diverses, les variations multiples,
est l'objet premier de cet ouvrage, écrit A la veille d'un temps dans lequel Pordre des Byres pour-
rait ètre A nouveau houleverse. Fairc coineider, comme en rAvaient les bibliographes de la
Renaissance, la particularité du lieu oil se trouve le leeteur et Inniversalité du savoir dont
rent s'emparer, stir pose inevitablement une definition nouvelle du concept de texte, déboitée
de l'immédiate evidence qui l'associe pour nous A une forme particuliere du livre (le code?),
substitué il y a diw-sept ou dix-huit siècles, A une autrc, le volumen ou livre en ronleau. Les
detours historiques proposes dans l'ouvrage de Roger Chartier nous conduisent ainsi A une
question essentielle de notre present, non pas celle, trop rebattue, de la disparition supposée
de l'écrit, plus resistant qu'on ne le pense, mais celle de la possible revolution des formes de sa
dissemination et de son appropriation.

Gabriel Proscanu

JOAN V. DURA, Milropolilul Teodosie al rdrii Romdnesli. Nevoinla lui Teodosie, ca monah,
la Sfantul Munk Athos (Le métropolite Theodose de Valachie. Son A,scèsc, comme moine,
au Saint Mont Athos), Buletinul Bibliotecii Roinfine s, Freiburg im /3r., XVI (XX),
1990/1991, p. 131 186.

En partant d'une source ign rée jo.-qu'à present, le reverend Ore loan V. Duré apporte
des precisions importantes concernant la vie et l'activité du métropohte Théodose de Valachie
(21 Mai 1668 Juin 1672, Avril 1679 27 Janvier 1708).

loan V. Duré est le premier chercheur roumain qui préte r ttention A des données encore
non-utilisées par l'historiographie reumaine la lettre de Jean Comnene ariressée au métropo-
lite de Valachie, Theodose, et insérée au commencement du Proskynitarion du St. Mont Athos*

ouvrage de Jean Comnène imprime à Snagov, en 1701. Dans cette lettre, Jean Comnene
esquissait le portrait spirituel du métropolite Theodose, en présentant le mode de vie hésy-
chaste de celui-ci surtout au Mont Athos, où il avait vécu quelques années.

Les pi écieuses informations de la lettre de Jean Comnène a determine l'auteur de s'appro-
cher avec plus d'intérét de Pactivité culturelle du métropolite Theodose, en réconsiclérant et en
valorisant l'historiographie roumaine concernant la participation du métropolite faiblement
mis en evidence, il est vrai à la premiere traduction intégrale de la Bible en langue roumaine,
éditée à Bucarest en 1688. C'est ainsi que plusieurs chapitres de cette etude portent sur la con-
tribution du métropolite A la traduction et A la parution en roumain de la Bible de 1688 et des
livres liturgiques, de certains ouvrages de St. Jean Chrysostome, du Confessio fidei orlhodoxie
de Pierre Tloghila le métropolite de Kiev (+1647), N. A. Ursu lui aussi a suggéré la pater-
nité du metropolite Theodose sur une serie d'ouvrages attribués A Constantin ou à erban
Cantacuzène.

L'activité culturelle Malec ou patronnée par le métropolite Theodose est le temoignage
d'une demarche profondement orthodoxe et nationale A la fois. En 1682 on imprimait l'Evan-
gile, avec une preface &rite par Theodose (faussement attribuée à Serban Cantacuzène), en
1683 on imprimait l' Apdtre 1 (A poslolul ) ct une Evanghile hellenique et roumaine (Evan-
ghelie elineascii romdneascd ) qui sera imprimée de nouveau en 1697 A Snagov, par Arairn ivi-
reanul. J e Nouvcau Testament, en roumain, a paru toujours sous le patronage de Théodose,
étant imprimé par Antim lvireanul en 1703, 4 motif pour lequel, A bonne raison, Théodose
pout rait étre nornme le métropolite de la traduction intégrale de la Parole de Dieu en roumain s.
Connaisseur de la langue grccque, le métropolite Theodose participa indireetement A la traduc-
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tion de l'Ancien Testament et révisa la traduct ion de la I3ible de 1688, « le plus important monu-
ment de languc roumaine plus ancienne (N. lorga). Son activité ne s'arrelc pas ici. Theo(lose
bénit la traduction intégrale des Prieres liturgiques * (Liturghier ), imprimées par Antim Ivi-
reanul A RAmnic en 1706 et, en 1698, Mitrofan imprimait â BuzAu le Alinei en 12 volumes, dont
la preface est signée par Théoclose. Une autre série de livres liturgiques bilingues parurent sous
sa protection : Antologhion (1705), Petit Octoèque (1705), aussi bien que des traductions de.
St. Jean Chrysostorne faites par ses proches collaborateurs, les freres Serban et Rack' Greceanu
Mots ehoisis * (MArgAritarele) imprimé en 1691 A Bucarest et PI tomélie de St. Jean Chrvsos-
tome la nuit de la resurrection (Omilio Sr. loan Gurel de Aur in no,)plea Srintelor Pasti ).

'activité du métropolite The ,dose de Valachie s'inscrit aussi dans la lutte des tulnains
pour Paffirmaticn de leur identité nationale et c'e eur unite surtout cpiril Les 'vial ions ec
les Remnains de Trait, vIvanie en si nt la preuve, et d'autant plus scs clémarches aupres la Porte
pour influencer la Cour de Vienne afin de sauvagarder les (traits des Roumains de Transylv.ntie.
Scutenant la lutte contre toute influence cotholique bu pr testante, Theodose et Antim
/vireanui ont envoye à Alba Julia (Billgrad) un de leurs In.rntres de cenfiance Michel Etienne.,
qui reproduit en grand l'ouvrage (le Varlaam de 1643. En mettle temps, Theodose sanclifia six
prétats pour la chaise de la Cathédrale Orthodoxe de Transylvanie, pour ne plus parler d'autres
cinq prélats en Valachie et de quatre Grecs pour les éparchies de la Patriarchie cecuménique.

Ce métropolite de la Valachie, amoureux en Egale mesure de la Moldavie et de la Tran-
syIvanie, et defenseur de la bonne foi orthodoxe, reste aussi dans la mémoire des Roumains
comme bAtisseur de la Maison de Dieu : les petits convents Piatra et CetAtuia et le renouvelle-
ment de l'Eglise St. Gheorghe de Rimnicu Vtleea. C'est aussi pendant sa prètrise que la Cathé-
drale Orthodoxe fut déplacée de Tirgoviste A Bucarest, oft elle demeura jusqu'A nos jours, Cattle-
drale pour laquelle il ordonna la parution de la traduction roumaine de La chepelle des St.
Constantin et Hellène * ( Paraclisul Srinfilor Constantin si Elena, Snagov 1696).

Son activité fut d'une importance considerable pour la spiritualité orthodoxe roumaine,
pour Vaffirmation de l'unité et de l'indépendance roumaines.

L'oeuvre et l'attitude du metropolite Théochise de Valachie s'inscrivent dans l'horizon
tle l'uuverture de l'Egli.se Orthodoxe dans la période respective vers la culture humaniste.
Culture humaniste qui, il faut nécessairement la souligner, ainsi que loan V. DurA l'a bien fait,
est .greffee sur l'Ortbodoxie et l'ethos roumain, n'étant pas l'expression d'un esprit laïque syno-
nyme à celui anti-clérical et anti-ecclésiastique et d'autarit moins une démarche de nature
protestante.

L'étude de loan V. Duril concernant la vie, Pactivité religieuse et culturellc du metro-
polite Theodose est un apport incontestable pour l'historiographie et la spiritualité de l'Eglise
roumaines et sera stlrement une base importante pour Pélaboration de la biographie de cet erudit
hésychaste de la Valachie i, pour sa possible cannonisation ou, au moins, pour qu'il prenne sa
place dans le Pathérique roumain.

Daniela Rosca

Lectures de Raynal L's Hisioire des deux lndes en Europe el en Anierique au XV I 1 le siècle,
Ades du Colloque de Wolfenbilltel (ed. Hans-Jilrgen Liisebrink ct Alanfred Tietz, The Vol-
taire Fundation at the Taylor Institution (vol. 286 de la collection : Studies on Voltaire
and the Eighteenth Century). Avec une Introduction de Hans-Jilrgen Lbscbrink et Man-
fred Tietz Postface : Jacques Chouillet : Index et un portrait de G. T. Raynal, Oxford,
1991, 400 p.

Ce livre, qui réunit 19 communications presentees au Colloque de WolfenbAttel, est, en
effet, un livre sur un autrelivre. 11 s'agit de l'llistoire philosophique el politique des aablissements
et du commerce des Europeens dans les deux Indes edites par rabble Guillaume-Thomas Raynal,
dont une première edition en sept volumes a paru en 1770 A La /laye, suivie par une deuxième,
en 1774, également en sept volumes, et par une troisième en dix volumes (1780). Ce livre-c
et surtout, son auteur presume, sont aujourd'hui presquc oubliés. Dans /cur Introduction, les
éditeurs Liisebrink et Tietz restituent à notre mémoire une courte biographic de l'abbé Raynal
et les circonstances de l'apparition de son ceuvre capitale. Et chaque communication apporte
plus de details sur ces sujets. Mais les débat du Golloque ont élé centres sur d'autres themes, A
savoir le rAle de Diderot dans l'élaboration de l'Histoire.. . et surtout, la reception des idées du
livre et leur impact sur l'esprit public européen et américain dans les dernières décennies du
XVIII' sieele.
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L'Histoire des deux Irides n'est pas l'ceuvre de Raynal seulement. Celui-ci a été pint&
le rédacteur en chef s d'un collectif d'auteurs, desquels se détache la figure de Diderot. La
contribution de celui-ci au livre est d'autant plus importante pour les historiens des idées, que
la plupart des conceptions radicales (sur le despotisme, l'esclavage, la religion, etc.) paraissent
provenir de sa plume. Les deux premières communications tournent autour de ce probleme-ci
Michele Duchet, L'o Histoire des deux Indes * : sources et structures d'un texte polyphonique et
Gianluigi Goggi, Quelques remarques sur la collaboration de Diderot á la première édition de l'
E Histoire des deux Irides s.

La contribution de Michel Delon, L'appel au lecteur dans l'o Histoire des deux Indes *
fiik le passage vers le sujet principal du livre : l'impact de l'ceuvre de Raynal sur la spiritualité
de son temps. Le souci de distinguer Raynal de scs collaborateurs devient ainsi moins important,.
bien qu'il reste toujours present. Les autres communications s'inscrivent dans une logique

geographique : Hervé Gvénot, La reception de l'o Histoire des deux Indes s dans la presse d'ex-
prescion franeaise ( 1772 1781), H.-J. Liisebrink, Le Hite de Raynal et la réception de Pt Histoire
des deux Indes * pendant le Révolution frangaise, Manfred Tietz L'Espagne et l'ollistoire des deux
Indes de l'abbé Raynal, Martin Fontius l'Histoire des deux bides * de Raynal vue par les
Allemands, Daniel Droixhe, Rayrzal ol Liége : censure, vulgarisations, révolutions, Girolamo
Imbruglia, Les premières lectures italiennes de Po Histoire philosophique et politique des deux
Indes s: entre Raynal et Robertson, Anthony Strugnell, La réception de Po Histoire des deux
Irides * et Angleterre au XVII le siécle, Edoardo Tortarolo, La réception de l'a Histoire des
deux Indes s aux Etals-Unis, etc.

Pour le spécialiste de l'histoire centrale et sud-est européenne un intéret special pcuvent
presenter les communications de Olga Pcnke, L'a Histoire des deux Irides s en Hongrie au siècle
des Lumières, de Alarian.'Skrzypek, La réception de l'o Histoire des deux Indes s en Pologne et en
Russie au XV I I le siècle et, surtout, celle de Gabrijela Vidan, Une réception fragmentée : le cas
de .Raynal en s terres slaves * soumises aux Habsbourg ait été la meme avec celle (si elle a
existé) dans les * terres graves * soumises aux Turcs. En general, la region de l'Europe contralée

la fin du XVII le siècle par les Turcs y compris les Principautés Roumaines parait avoir
eté negligée non seulernent par Raynal et son équipe, rnais aussi par les participants au Collo-
que de Wolfenbilttel.

Secundo, G. Viciqn rapproche ces ambigues a terres slaves du Sud s de la Hongrie, de
la Pologrie ou metric de l* Russie. En effet, ces espaces-ci récemment ouverts à l'influence de la
civilisation de l'Europe .blassique, soit par leur delivrance des Turcs, soit par des essais de
réformes dans l'esprit de l'absolutisme éclairé, pouvaient etre regardés d'une certaine maniere,
comme des espaces coloniaux ouverts à l'intérieur de l'Europe meme, comme une sorte de a trOSi-
ème Inde s. Mais justement la perception de certaines similitudes avcc des terres coloniales a
pousse une partie de l'intelligentsia hongroise, polonaise ou russe à accueilir favorablement les
tirades hardies de Raynal (ou plutdt de Diderot) contre le despotisme, la nomination coloniale *
d'un empire étranger, l'esclavage (compare au serVage Modal), etc. Les communications de Olga
Penke et Macian Skrzypek, citées ci-dessus, sont relevantes A cet égard. Une conclusion sur la
reception défavorable de l'ceuvre de Raynal dans la péninsule Balkanique parait, donc, au moins
prématurée, surtout si on tient compte de la rareté des données historiques précises recueillies.

Le lecteur interessé pent aborder la lecture du livre sur le Colloque de WolfenbUttel
auss1 sous l'angle de divers themes chers A la philosophie des Lumières et presents, biensar,
dans l'ceuvre de Rayne, Diderot et comp. Par exemple, l'antiesclavagisme situé au centre des
communications : York Gothart Mix, L'a Histoire des deux Indes * au Danemark : un portrait
de l'esclavagiste et abolitionniste Heinrich Ernst Graf von Schimmelmann et Yves Benot, Traces
de Po Histoire des deux lndes s chez les antiesclavagistes sous la Révolution. Ou peut aussi s'inté-
resser aux attaques contre le despotisme, contrc la religion, aux themes du droit des opprimés
A la révolte, du pour et du contre du colonialisme, de l'importance du commerce pour la civili-
sation, A la vision de Raynal-Diderot sur la Revolution américaine (Finsurrection victorieuse
des colonies britanniques de l'Amerique du Nord qui a eu un profond retentissemcnt dans
l'opinion publique de l'époque), etc.

Un des mérites des travaux de ce Colloque est de permettre, à travers la discussion sur
l'Histoire des deux Indes, une incursion enrichissante dans l'univers spirituel de la philosophic
des Lumières.

Les actes du Colloque sont conclus par une Postface du regretté histoiren Jacques Chovillet
le livre est déclié à sa mémoire. Cette postface essaie de relier les diverses communications,'si

différentes par leurs styles, approches, buts ou méthodes de recherche employees, à travers une
interpretation unitaire (d'ailleurs, je vois dans cette variété un des attraits du livre). Jacques
Chovillet distingue deux messages de l'Histoire des deux Indes : un message dur a, plus radical
et plus révolutionnaire, qui pent etre attribue plut6t A Diderot, et un antra a mou s, centre
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autour de 'Importance du commerce et de la formule la liberté est l'Ame du commerce s,
plus proche, paratt-il, du veritable esprit de l'abbe Raynal.

L'essai de synthèse de Jacques Chovillet clAt un livre stimulant, qui permet des modes
de lecture divers et qui petit inciter A des recherches plus approfondies sur la penetration de
la philosophie des Lumières, surtout en ce qui concerne l'espace sud-est européen.

Dan B drbulescu

R. D. AR GYROPOULOS, La diasporn protestante el les Lumières en Grèce au début du X/Xe
siècle, Folia Neohellenica I), VIII, 1987 1989, p. 7 18

Les premieres décennies du XIV siècle marquent un tournant dans l'histoire de la Grèce
la hitte contre l'occupation ottomane va triompher en 1831 avec la Inndation de l'Etat Hellénique.

Leur action a été orient& contre la domination turque, et pour la modernisation de leur
pays les notables et les érudits grecs (aussi bien le clergé que les talcs) ont cherché un appui
culture} et politique dans l'Occident européen.

Sur le plan culture) le message des Lumières, apporté par les étudiants revenus des capi-
tales de l'Europe, et le penchant pour l'idéalisme allemand (qui corrigent Pat héisme des rationa-
listes français et s'adaptait mieux A la sensibilité grecque) a facilité le dialogue avPc les missio-
naires protestants anglais et americains.

Les missionaires, qui se propocahmt de secourir l'Eglise de Grèce en &dent l'instiuc-
tion bellenique, ont été aides non seulement par l'intelligPntsia néo-bellénique, mats ont trouve
un appui officiel allures des autorités religieuRes et gouvernementales. Ils ont pu impiimer les
publications des Slciétés Bibliqucs dans la presse du Patriareat de Constantinnple, du gymnase
de Chios, du gouvernement à Corfou.

L'hypothese de depart de R. D. Argyropoulos est que les valeurs des Lumières, tolerance
religieuse, diffusion de l'instruction, ont rapproché l'élite progressiste grecque des missionnaires.
Mais ce tableau presque idyllique des relations gréco-protestantes peint par les représentants
des Lumieres neohelléniques doit (ou eu moins c'est ce que je crois) etre amende par quelques
precisions d'ordre politique.

Les Lumieres assuraient les liens entre les Grecs et leurs allies français et la tolerance
pour la diffusion des idees protestantes aurait pu avoir comme but de s'assurer les faveurs de
l'autre grande puissance européenne, la Grande Bretagne. (En 1827 les escadres franeaises,
anglaises et russes ont detruit la flotte turque a Navarin et ont fait avancer le processus de for-
mation de l'Etat grec).

William Jowet de la "Churche Missionary Society" de Londres écrit, a propos de l'entre-
tien qu'il a eu avec l'éveque de Phokee :"he led the conversation to the political state of his
Nation, observing that the Greeks needed a support to lean against, and that they wanfed the
help of a great Nation like the English".

Une autre preuve que l'attitude envers le protestantisme était une attitude de circumstance
avec une nuance politique, est le refrodissement des relations greco-protestantes apres la forma-
tion de l'Etat grec. Tres intéressante à cet égard est l'évolution d'un représentant des Lumieres
neohelleniques, Constantin Oikonomas, ancien defenseur de l'action des missionnaires, qui apres
1831 se transforme en un critique acerbe du protestantisme, alimentant la méfience qui se mani-
feste depuis la constitution de la Grece en un état moderne à l'égard du protestantisme.

Adrian Ligor

MICHEL VAN PARYS, Les Eglises orientales calholiques el Ptecuménisme, Irénikon a, Cheve-
togne, 1991, 3, p. 323-331

Dans la perspective des poussees actuelles de Pcecuménisme, il importe de connattre exec-
tement les dimensions historiques qui font que le present de cette question soit pose d'une cer-
taine manière et non pas d'une autre. C'est ce qui propose Michel Van Parys dans son article
introduction au colloque de Chevetogne (2 6 sept. 1991) consacre à ce sujet.

A present, oil il y a une forte espérance touchant une communion entre les Eglises catho-
lique et orthodoxe, c'est un fait inattendu, mais bien prévisible, i.e. les Eglises orientales catho-
liques, qui inquiete les souteneurs de Piciée d'une Eglise unique. A cet égard, l'auteur soutient
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l'appel A Phistoire, comme un appel A la vérité totale, d'oÙ cliaque partie en question tire son
identité reelle. Justement parce que, partout où surgit la question des relations Eglises °elm-
doxes Eglises orientales catholiques, Phistoire habite les personnes, les sociétés, les nations
{p. 325). Michel Van Parys propose cette these binn qu'il sache que. l'histoire ne donne pas de
modèle pour le present (p. 326), mais simplement, aide A micux comprendre l'atiiourd'hui par
le truchement d'hier. L'effort à connaitre tous les faits, A écouter les arguments de l'autre,
c'est une epreuve similaire à une « ascèse s, dont le premier résultat immédiat est la purification
de la mémoire. Et A partir de cet exemple, on arrive A affirmer que c'est la scule tentative de
connaissance objective des faits qui réussit à écarter les apparences, à libérer la pensée de cer-
tains clichés fortement impregnes.

Apres avoir présenté la voie obligatoire à parcourir pour un vrai rapprochement des Egli-
ses, Michel Van Parys releve quelques aspects de la situation actuelle. Ainsi, en plain essor de
Pcecuménisrne, les Eglises orthodoxes sout assez méfiants vis-à-vis des Eglises orientales catholi-
ques, mettle plus, dérangées de leur renaissance, suivant la disparition physique d'après guerre
A lequelle ont contribué les memes Eglises orthodoxes) (p. 324). Toujours craignantes face A
l'incontestable volonté de puissance et d'annexion de la part de Rome, les Eglises orthodoxes
soupçonnent les Eglises Unies de jouer le rate d'un cheval de Troie* au service des Roma-
no-Catholiques. Ce qui ne semble pas du tout vrai, une fois que le dialogue théologique
des Orthodoxes et des Catholiques de 1990 stipule clairement que Le modele d'union qui
a prévalu historiquernent n'est plus le modele d'union qui devra prevaloir dans les relations
futures *. De surcrolt, l'exigence communement formulée veut que le dialogue cecuménique
ait pour but de liquider l'uniatisme * (p. 327). A leur defense, les Eglises catholiques orientales
soutiennent de pouvoir etres des pionniers de l'unité A venir.. Ce qui ne semble pas mal, mais
les decisions seront adoptées entre les deux grandes Eglises.

Pour les faits et les buts, Michel Van Parys propose une politique démocratique *, des
petits pas. (Ce qui n'est pas etonnant pour un homme de l'Eglisc, si l'on tient comptc qu'un
des modeles des actuelles démocraties Forganisation des monastères occidenteux au Moyeir
Age). De sorte que les decisions soient prises au niveau de toutes les parties concernées, tout
en respectant les convictions et les sensibilités de chaque Eglise.

P. Vuap

CONSTANTIN NOICA, Pagini despre suflelul romemesc, Bucuresti, Humanitas, 1991,

Le volume Pages sur l'Ame roumaine de Constantin Noica a paru pour la premiere
fois en 1944, étant constitué de quelques essais sur la spiritualité roumaine, réflexions destinées
au lectcur étranger (l'ouvrage avait été commandé par une maison d'édition allemande).

Bien que tres breves, les considerations qu'avance Noica sur la question sont de grande
importance et invitent A une recherche plus ample. Iles le début, l'essai Ce qu'est éternel et
ce qu'est historique dans la culture rouniaine *pose le probleme qui constitucra le trait d'union
du livre entier : il s'agit d'un désaccord dit Noica entre l'esprit roumain traditionnel et les
exigences que l'époque historique pose devant la nation. En fait, la question est comment arti-
culer la spiritualité qui a forgé l'identité de nolre peuple et qui est profondément ancrée dans
le plan contemplatif, éternel *, avec Pengagement inevitable dans le concret de Pactua-
HU, dans le plan historique. Quelles sont done les voies par lesquelles une Ame plutet con-
templative et anhistorique puisse se manifester en action historique ?

On part de la constatation que l'esprit roumain traditionnel est, dans ses traits essentiels,
paysan, villageois, et c'est cela qui lui confère sa vocation pour ce qui est au-dessus de l'écou-
lement du temps et peut-on dire son malaise face au temporel, au coneret. C'est
justement cela qui nous mécontente aujourd'hui : le fait que nous avons été et nous sommes
par ce qu'on a de meilleur en nous des villageois. Nous ne voulons plus etre les éternels
villageois de l'histoire * declare Noica, en sentant pleinement aussi bien la tentation d'une
fécondité culturelle de type occidental que les exigences de la conjoncture historique.

11 essait de ponctuer quelques moments importants pour ce conflit historicité éternité
dans la spiritualie rournaine et commence avec Neagoe Basarab et ses Conseils A son fils Theo-
dose (XVIes.). Ce moment, observe Noica, marque la suprémaLic du ate éternel de l'Ame rou-
maine. Le conflit apparait deux siècles plus tard a vec Dimitrie Cantemir, un veritable esprit
europeen de son temps, qui se penche de maniere tres critique sur le caractere des Moldaves
en fait, c'est l'attaque que lance la conscience historique comme le fera plus tard Emile Cio-
ran contre l'anhistorisme manifeste de l'atittude traditionnelle. Elgin, le troisième moment
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serait, d'apres Noica, un essai de synthèse entre les deux aspects qu'entreprend Lucian Blaga,
mais s Blaga confesse sincèrement que le probleme doit are laissé ouyert pour le moment s.

Bien qu'il ne le dit pas expliciternent, Noica essaie lui-mème d'esquisser une synthèse
de ce genre c'est l'enjeu de tous les chapitres suivants du livre. La strategic qu'il emploie
est de dégager des noyaux de conscience historique au scin meme du mental roumain traditionnel
(en rectifiant un pet*, de cette maniere, l'aperu habitucl sur celui-ci), pour établir ainsi des lien
possibles entre s ce que nous sommes depuis toujours *et * ce que nous pouvons arc s.

Ainsi, dans le second essai s Arm agraire ou âme pastorale ? * Noica transfere le
probleme dans la dichotomie : urbain-rural, mais distingue, clans la spiritualité rurale, deux
types : celui agraire (dominant (lepuis le XIXes.) et celui pastoral, plus ancien et plus capable
d'engendrer une vitalité sur le plan des actions concretes : s Ce qu'est 'historique' danS la Rou-
manic d'aujourd'hui trouve ainsi une tres ancienne origine au lieu de se forger une nouvelle s.

Un attire essai a Nos petites églises s suggère l'idée que les églises anciennes temoig-
nent d'une dimension très active et engagée de l'Ame romnaine, toute autre que la dimension
de la spiritualité paysannc : s ce n'est pas avcc paysanne que c'est accompli et ce n'est pas
avec elle qu'on puisse comprendre cc fait d'art roumain. Expression de pouvoir et eXpression de
sensibilité culte, ces églises dévoilent une atitre dimension de roumaine s.

La démarche de Noica continue en ce sens avec l'article e Pour une autre histoire de la
pensée roumaine (toujours sur les Conseils de Neagoe), où il constate dans l'écrit du prince rou-
main l'existence des germes d'unc possible philosophic, d'un genre tout 4 fait à part, basée
surtout sur l'amour (sur sa valeur gnoséologique). En plus, il lance l'idée tres importante
mon avis pour des futures approches de l'histoire * en cercle ide la penséc roumaine, ce qui
reclame des nouveaux moyens d'investigation.

L'essai s Comment pense le peuple roumain * est peut-ètre le plus intéressant et le plus
dIscutable du livre. Noica avance ici l'idée d'une continuité organique entre monde et Ame,
entre matierc et esprit dans la mentalité roumaine, ce qu'a rendu impossible l'apparition d'une
philosophic en sens propre du terme, car la philosophic part de la rupture entre l'esprit et la nature,
entre le soi et le monde. Il affirme ensuite que c'est le conscience chretienne qui porte la rup-
ture pour nous et qui pent donc engendrer la philosophic (et cite comme exemple le philosophe
Nae lonescu) et fait l'éloge de quelques philosophes athées et matérialistes, dont les doctrines
seraient opaiennes, mais rournaines s. Noica soutient ici l'idée de l'existence d'un paganisme rou-
main irréductible, done d'une incongruence plus ou moins entre l'esprit roumain et l'esprit
chrétien. Le problème est passionnant et l'enjeu est tres important ; à l'époque, la replique a été
donnée par des théologiens comme Nichifor Crainic et Dumitru Stdniloac, qui ont essayé de
demontrer le caractère fondamentalement chretien orthodoxe de la structure spirituelle du
peuple rournain.

L'essai 4 L'âme roumaine et la musique * le seul, à vrai dire, qui ne traite pas, au moins
en apparence, du sujet principal du livre est suivi par La Transylvannie dans la spiritualité
rouniaine s, où Noica écrit La signification spirituelle de la Transylvannie cst, pour nous, qua-
que chose de determine : de traduire la passivité roumainc en termes actifs s, l'idee étant la
menus : légitimer l'action concrete, l'engagement sur le plan historiquc, par des elements fonda-
mentaux de la spiritualité roumaine.

Dans son livre, Noica met en question de manière convaincante, à notre avis, des dicho-
tomies fonclamentales qui hantent roumaine : éternité historicité, sagessc philosophic,
continuité rupture et d'autres. Nous cros ons que cette dernarche promet des clarifications
essentielles dans la philosophic de la culture et dans la comprehension de l'esprit roumain,

condition qu'elle soit poursuivic et approfondie en tenant compte aussi de l'expérience his-
torique contemporaine.

Dan Dionisie

ERNST I IANINIERSCIIMIDT, Die orthodoxen Kirchen. Internationale Kirchliche Zcitschrift,
100, 1992, S. 77-127.

Der vielseitig verdiente eisterreichische Gelehrte gibt in Nachfolge von Berthold Spuler
den regelmaBigen Informationsbericht fiber die innere und duBere Lage'der orthodoxen Kirchen,
und zwar in ciner bewundernswerten Aktualität. !Air die Sirdosteuropaforschung stellt er, nich
zuletzt dank seiner bibliographischen Hinweise, cin unentbehrliches Arbeitsmittel dar.
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KYRIAKI MAMONI, McNeal?, Kept%)Olog xceTec Acc-c[veiv xed. xce-ra 11?Meivog [Manuel aus.
Korinth wider die Lateiner und wider Plethon], ripxy-rotc'c Torcixei5 avvaptou-
KopNeectx6v ipcuvrov, Athen, 1986, S. 209 219.

Manuel Korinthios, Rhetor, Theologe und Hymnograph, lehrte an der Patrarchats-
akademie und gehörte im Zeitraum von 1480 bis 1530 zu den herausragenden Antihenotikern.
Das vvird aufs neue bewuBt gemacht durch zwei seit langem bekannte, jedoch vollständig noch
nicht publizierte Logoi. Der erste, in Briefform, behandelt in streng orthodoxer Weise die Frage
des Ausgangs des Heiligen Geistes. Der zweite, stark polemische Logos richtet sich gegen die
theologischen Unscinirfen in Plathons Schrift Ilk -cò 674 T 015 Àcc-ccvmoi5 Seylcc-co; f343?,tov..

Irm.

RENATE M. LEN GER-SIDIROPOULOU, Die Haltung 6sterreichs zu den Ereignissen und der,
Politik in Griechenland in den Jahren 1843-1862. (Institute for Balkan Studies 223),
Thessaloniki, 1989

Die Politik Metternichs, vornehmlich auf Mitteleuropa gerichtet, vertrat grundsätzlich
die Fshaltung des Status quo und damit die Erhaltung der Tiirkei. Daran vermochten auch die
Entsendung von Anton von Prokesch-Osten nach Athen und dessen AktivitAten nichts zu Andern.
Selbst in der Handelspolitik iibte 'Wien eine unangemessene Zurtickhaltung. Die Arbeit
griindet sich wesentlich auf ungedruckte Materialien im Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien.

JOHANNES IRMSCHER, Wilhelm von Humboldt und Neugriechenland, Hellenika", 1991,
S. 31 42.

Wilhelm von Humboldt war kein Philhellene. Sein Begriff des griechischen Geistes bil-
dete eine idealische EntitAt, an der schon Aristoteles nicht mehr teilhatte. Byzanz beurteilte
Humboldt augenscheinlich nach Gibbon. Immerhin veranlaBte ihn der griechische Befreiungs-
kampf zu einem ungedruckt gebliebenen epischen Gedicht, in dem Hellas freilich nur Folie ftir
eine persönliche ethische Problematik war.

Irm.

Griechenland und die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen Nachkriegseuropas (Institute for
Balkan Studies 227), Thessaloniki, 1991

Im Juni 1989 land in Thessaloniki und Uranupolis das 3. deutschgriechische Symposion
statt, veranstaltet vom Institute for Balkan Studies in Thessaloniki und der Stidosteuropa-
Gesellschaft in Miinchen. Das Protokoll gibt die eberzahl der auf dem Symposion gehaltenen
Referate wieder, 7 von Griechen und 6 von Deutschen vorgetragen. Die Verfasser waren Diplo-
maten, Okonomen und Wissenschaftler, ihre VortrAge durchweg tabufrei und gut dokumen-
tiert. Das Generalthema stand in den einleitenden Referaten im Mittelpunkt, die folgenden
behandelten bilaterale Beziehungen. Die Texte griechischer Verfasser hAtten gelegentlich redak-
tioneller Eingriffe bedurft : S. 76 liest man Hexabibel" fiir die Hexabiblos des Armenopulos.

MERY I. PAPACONSTANTINOU, Touptcycock aily6g OlvouaaCtiv (Tourist guide of Oinousse)
Athens, 1989.

Die Insel 01volíacreg (Inusses) liegt nahe bei Chios und hat ungezdhlte Kapitäne und
Mannsehaften der griechischen klandelsflotte hervorgebracht. Die Autorin, eine namhafte Bild-
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haucrin, die zur Ausschmilekung der Insel beitrug,,handelt in dem zweisprachigen, bestens
ausgestalteten fiber Geographie, Geschichte, Ku!tin. und Benennung der Insel ; aus-
f iihrlich wird hirer die Tiirkenherrschaft und die Befreiung im Jahre 1912 gesprochen. Beige-
geben ist ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Reisenden, die ilber die Insel schrieben, und
eine Bibliographie init 48 Titeln.

Proceedings or (he Fifth Greek-Serbian Symposium. (Institute for Balkan Studies 226), Thessa-
loniki, 1991

Das Institute for Balkan Studies und das Balkaninstitut der Serbischen Akademie der
Wissenschaften und Ktinste in Belgrad veranstalten seit geraumer Zeit wissenschaftliche Sym-
posien weehselseitig in den beiden Ldndern. Das 5. Symposion fand 1987 in Thessaloniki und
Volos statt und behandelte zwei Themen : 1) Serbien und Griechenland während des Ersten
Weltkrieges, 2) Die Ideen der Französischen Revolution, der Aufkldrung und der Friihromantik
in den Balkanldndern, 1780 1830. Von den zu den beiden Themen gehaltenen 22 Vorträgen

urden 16 fiir das vorliegende Protokoll zur Verftigung gestellt.

Irm.

MARK HOLD, Monument menschlicher MOlosigkeit. Pax Report" Nr. 10/1992, S. 14f.

Kritische iikologische Bmerkungen zur Erliffnung des Rhein-Main-Donau-Kanals
Der Ministerpriisident von BaSern bezeichnete ihn als "Meilenstein in der Entwicklung eine
etiropdischen Verkehrsnetzes", der fit:there bayerische Verkehrsminister Volker Hauff als "da
ciiimmste Projekt seit dem Turrnbau zu Babel".

Irm.

Xi:o- 1999. Z-cee crínoopu T.-6g Epermig Chios, 1992. An den Grenzen von Europa. Chios, 1992
7 -

Die von der Nomarchie Chios (Nomarch G. Negris) herausgegebene Broschiire vermittelt
zuverldssige statistische Angaben irber Geschichte, Geographie, Landwirtschaft, Handel,Umwelt-
schutz, Stratienbau, Schiffsverkehr, Bildung, Tourismus, Gesundheitswesen und weitere Lebens-
bereiche jenes Territoriums.

I. Irmscher
(Berlin)

ZAHARIA GHERGANOS de ARTA, `0y-riaLg stg `haivor T `TiP7)Ào-rcrc-rou
CoeoXóyou 'Anoxi.),ur.v (Commentaires a l'Apocalypse de Jean le bienheureux théolo-
gue). Edition critique, introduction et commentaires par Asterios Argyrou, Athénes,
1991, 302 p.

Le livre est édité par la Fondation Artos Zois * qui justifie son choix dans le prologue
-de Péditeur r signe, au nom du Conseil de direction par Asterios Argyriou.

Le texte inédit de Zaharias Gherganos (p. 53 302) est précédé par un ample Avant-
propos s, une analyse de la personnalité et des écrits de l'auteur. Les dates de sa naissance et
de sa mort (probablernent 1631) ne sont pas connues exactement. Les maigres informations
qui proviennent de ses trois écrits, nous le présentent comrne fils d'une famille de nobles de
Arta. En 1619 il est en Allemagne, a Wittenberg, comme invite de l'électeur de la Saxe, pous
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y suivre les cours de l'Acad émie, étudier la theologie, la philosophic aristotélienne el les sciences
exactes. 11 aN ait de bonnes connaissances de latin et, semble-t-il, d'hébreux. Apres 1622 nous le
retrouvons moine ordonné prètre A Arta et en 1626 professeur de théologie dans la meine
localité. Il était philo-protestant, partageant les idées calvino-luthériennes du patriarche
Cyrille Lucaris.

En 1622, lorsqu'il se trouvait encore A Wittenberg, il édite dans une typographie protes-
tante deux livres grecs `11 a&x Fao NpLa-roii (Le Nouveau Testament de Jesus
Christ) et 'H xpLa-navLx-h KaTiquar) (Le Catéchisme crétien). Comme Zaharias Glierganos
parlait le demotiki et ne connaissait pas tres bien la grammaire grecque, l'éditeur démontre que
celui-ci avait été aide dans l'édition de ces deux ii \ res par Erasmus Shimidis, professeur qui
enseignait le grec et les matémathiques à l'Acad émie de Wittenberg ; d'ailleurs ses écrits laissent
entrevoir une évidente influence des milieux protestants allemands. Le catéchisme de GI-1er-
ganos est combattu par Jean Cariophile dans Le catechisme pséudo-chrétien * on l'éditeur,
donnant des details, concha que ce livre, considéré une hérésie, n'a pas forme l'objet d'une
attention spéciale de la part des lettrés grecs. Pourtant, les deux livres de Glierganos ont
circule dans le monde orthodoxe, des fragments étant utilises par les missionnaires catholi-
ques, surtout parce qu'ils étaient emits en langue grecque populaire (le cathéchisme de Cher-
ganos est traduit et imprimé par les patriarches de Jerusalem et d'Antiochie au XVIIle siècle
et publie A Home en 1714 par la Sacra Congregatio).

Asterios Argyriou apprécie que l'ouvrage le plus important de Zaharia Gherganos est
celui imprimé pour la preniière fois dans le present livre, d'apres le manuscrit no. 77 conserve

la Bibliothèque de l'Université d'Oxford, sous le titre : Codex Laudanus Graecus (début du
XVII' siècle, 133 feuilles). En clecrivant ce manuscrit Astérios Argyriou essaie de répondre
quelques questions qui se posent : le lieu et la période de sa redac9on, le but vise par l'auteur,
la langue utilisée ainsi que les sources, démarche accornplit, scion notre avis, d'une manière
qui temoigne de sa haute competence. Ainsi, il démontre, en utilisant surtout les travaux
l'auteur Mite, mais aussi d'autres informations, que le manuscrit fut rédigé en 1621 et corrigé,
pour étre edité, en 1626. Ce qui est stir, e'est qu'en 1633 le manuscrit se trouvait en la posses-
sion de l'archeveque Guillaume de Canterbury (probablement avait-il été envoyé en Angle-
terre alin d'étre imprimé...A Londres fonctionnait l'imprimerie grecque de Maxime).

Le but de ces o llerzninies t (c'est ainsi que l'éditeur les désigne dans son e Etude intro-
ductive *) est avoué par l'auteur lui-mérne : encourager les Grecs orthodoxes de sous l'occupa-
tion étrangere qui traversaient une période difficile, en utilisant une langue accessible pour tout
le monde. 11 utilise donc une langue grecque populaire, il fait des efforts pour s'exprimer corree-
ternent du point de vue grammatical, mais il ignore totalement Porthographe. En analysant le
contenu des o Commentaires *, il identifie les sources et, tres souvent, les emprunts t tires des

Commentaires t de Maxime le Péloponésien (d'où il copie trés souvent). Les parties originales
du texte Mite témoignent de ses vastes connaissances de sciences naturelles, ainsi que de l'influ-
ence exercée par certains textes latins protestants non-identifies parce que cites de mémoire.

A son tour, Gherganos inspire t certains auteurs, tels Anastasios Gordios dans son
ouvrage De Mahomet et des Latins *, mais qui ne fait aucune reference à lui, probablement,
parce que son ceuvre est percue comme protestante, par les auteurs orthodoxes et catholiques,
en égale mesure.

Dens le dernier chapitre de l'étude introductive, Asterios Argyriou fait des remarques
pertinentes qui concernent l'édition du texte et qui s'est fonclée sur un seul manuscrit (ms.
no 77 de la Bibliotheque d'Oxford). 11 a conserve la forme originale du texte manuscrit (notam-
ment la forme grammaticale, des interventions étant opérées sur les nombreuses !antes d'ortho-
graphe) ; dans des cas exceptionnels, un mot a été ajouté en parentheses, lA oft il était absolu-
ment nécessaire pour rendre le texte comprehensible.

Asterios Argyriou, tris bon connaisseur du sujet traité, met aussi en lumière dans son
valeureuse etude introductive la port& theologique et linguistique du texte Mite, qui fournit
en mérne temps des informations importantes sur le niveau et l'orientation idéologique de
l'orthodoxie dans le monde grec.

Olga Cicanci

MANFBE.D STOY, Rumiinische Fiirsten im friihneuzeillichen Wien, in Studien zur Wiener
Geschichte Jahrbuch des Vereins .fiir Geschichte der Stadt Wien, Bd. 46), Wien,
1990, S. 153 180.

Dass Wien im angehenden 16. Jahrhundert und besonders nach dem l'ntergang des
ungarischen Ktinigreiches (15261 zu einem wichtigen Mittelpunkt im Gesehehen aus dem mittel-
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europAischen und dcn geopolitisehen Wandlungen folgend auch aus dem stidosteurio-
paisehen Hamm heranwuchs, eine Stellung die die GroListadt an der Donau bis i1 unsoro.Tage
behauptet, wird von der Ilistoriographie durch die einschlagigen Forschungsergebnissc fiber-
zeugenderweise bewiesen. Aus der Mille von Fakten, die uns Wien als echte Drelischeibe zwischen
Abendland und Nlorgenland wIthrend der Friihneuzeit (und auch slater I) Nor die Angell xikeicen,
greift Dr. Stoy auf cine bis z.Z. wenn schon bruchhaft dann doch in ihrem reellen Ausmass tun-
wenig angeschnittene Frage zuriick : die Anwesenheit. Non walachischen und moldattiachen

ursten in der Donauhauptstadt in der zweiten Ilalfte des 16. und im Lucite des 17. Jahrhun-
derts. Was becleutele aber Wien als Zentruni eincr politisch-militarischen Grossinasht cLuen clort
aus el-se hiedcnen Griinclen weilenden FOrsten der rumanischen Donaulander? Was konnte es
Mein nur den aus dwell Landern verlriebenen und flüchtig gewordenen Ftirsten und Alteren
Familienmitgliedern, sondern auch manchem Anwiirter auf den walachischen oder moldani,sc lien
Ffirstenthron bieten? Eine sich meistens als vergeblich crwiesene lioffnung die Selbstancligkeil
ilirer /.iinder durch die Klippen der Grosspolitik glücklich scbleusen 7.li lciinnen. Line Alterna-
tive 711 dem vom Osmanischen Reich auferlegten lifindnissystem. Eine Chance in der grosseuro-
paischen Politik beriicicsichtigt zu werden und auch ein offenes Fenster zu den maleriellen und
militarisehen Werten 1%litteleuropaS. Und, allem zuvor, die Aussicht mit l'iderstiazturg der
Ilabsburger den Finstenthron der Moklau oder der Walachei zu besteigen oder w iederbesetzon
zu kiinnen. So darf Wien als'eine %satire politische Asylstadt für jene rundinische Persbulichkei en

etrachtet werden, die durch ihr habsburgfaundliches Auftreten die Ungunst der anderen ftir
die Geschicke der DonaufOrstenttimer ausschlaggebenden Grolistadt, Konstantinopely berauf-
beschworen hatten. Dass dieses Sehaukelspiel in Wien nur selten den rechten Anklang /.,eftmden
hat und d ass sich manche der Akteure nieht immer einer freundlichen Aufnalime 1.i:tinned .konn-
ten, Msst sich durch die konkreten Unistiinde in der habsburgischen Sdostpoli1ik zu Genuge
erklaren. Es ist eben der Verdienst von Dr. Stoy diesen Zusammenhang fiir jeden der bespro-
chenen Falle mit Feingeffihl ins rechte Licht geriickt zu haben. So kiinnen nun die .Wiener
Atifent Italic der Ffirsten Petru Cercel (1575 ; 1588), Petru tichiopul (1591 1592?) und besonders
Michaels des Tapferen (Januar April 1601, mit Unterbrechungen) ans breiterer Perspektive
beurteilt wercien. So bekommt man ein klares Bild fiber die Wiener Zeit des Hach' .Serlran
(1611 1612 ; 1620) und Ewell des Sohnes bzw. des Neffens von Michael dem Tapferen : Nicolac,
Patrawu (1612 1626, mit Unterbrechungen) und Mihai Patraseu (1634 1644. init. t nter-
brechungen). Sehr willkommen ist auch die zusammenfassende und genaue Darstellung der
Wiener Anwesenheit des damals in osmanischen Diensten stehenden Abenteurers (1615 1618,
mit kurzen Unterbrechungen) und zuktinftigen,Ffirsten der Moldau, Gaspar Oratiani. Ant-
grund der zeitgeniissisclien Quellen bringt ti ns 1)r. Stoy auch ein klares 13ild fiber die Wiener
Zeit (1660 1662) des abgesetzten moldauischen Fiirsten Gheorghe titefan und besonders fiber die
mehrmaligen Aufenthalte des f.,sewesenen u alachischen und zukfinftigen mold auischen Rirstens
Grigore Ghica in der Donauhauptstadt (1665 (671, niit kurzen Unterblechungen),
send bewertet Dr. Stoy mit kritischen Augen die Anwesenheit und das W irken der rumanischen
Fursten tierban Cantaeuzino und Gheorghe Duca anlfisslich der grossen Ttirkenbelagerung Wiens
N on 1683, wobei deren Verdienste um die christliche Sache in Hirer reellen
Bedeutung beurteilt werden.

Ein ort sei noch fiber einen lapsus ca/ami des Verfassers gesagt. So behaupt et Dr. St oy
(S. 465), dass liadu tierban bi seinem Versuch den walachischen Thron an sich gew altsam zurfick-
zubringen im Sommer 1616 an der moldanischen Grenze voin tfirkischen Befehlshaber Skender
Pascha und von Gabriel Batkory besiegt worden mi. Es hatte wohl Gabriel Bethien heissen
Imisisen, da doch der siebenbfirgische Fiirst Gabriel Bathory noch int Herbst 1613 von politischen
Gc.nern uingebracht worden ist.

C'ostin Fenefan

ENCYCLOPAEDIA THANSYLVANICA; Forrasok és Tanultnanyok (Sources et Ltüdes),
Université * Eötvös LorAnd *, Chair° de philologie roumaine, Budapest, 1992 (Egyhd:
es forradalorn Budapest, 1991 ; Gal Laszló, Javallat Az elsir erdélyt magyar
midair biintet5 IFirvényk lingo tervecel (1839 ), Budapest, 1992 ; Trécsan i Zso/t, Mis-
kolczy Ambrus, A Fandridldklol a Hohenzollernekig, Budapest, 1992 ; Nicol-ae lorg,a,
A nem:elek körälli 901011:tides ellen (filing.), Budapest, 1992 ; Henri H. Stahl, A regi
rornrin fain és iirliksége, Budapest, 1992)

La chai:e de philologie roumaine de PUniversité Eötvös Lorant de Budapest, diriAée
par le professeur Miskolcz Arnim's, a réalisé ces derniers temps un ancien projet en publiant
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une serie d'études et de sources historiques et littéraires, dans le but de ranimer le dialogue
scientifique, si nécessaire, pour la normalisation des relations roumano-hongroises. A la réussite
de cette entreprise a contribué, sans doute, l'atmosphere créée à la suite de l'effondrement des
systèmes totalitaires, atmosphere sans laquelle les confrontations d'idées ne peuvent mener
qu'à des polémiques stériles.

En préfaçant le premier volume de la collection, Pacadémicien Szabad Gy6rgy affirrne
Je déstr d'une cooperation systématique, dont les avanfages seraient la division du travail,
Pérosion graduelle des préjugés et un échange d'expérience.

Les initiateurs nous expliquent d'abord la raison du titre Encyclopaedia Transylva-
nice s. La premiere id ée est apparue en 1787, lorsque la loge maçonnique de Sibiu réunissant des
Hongrois, des Roumains et des Saxons, a decide de préparer une encyclopédie conçue comme
une oeuvre monumentale sur le passé et les richesses de la Transylvanie. En dépit du fait que le
projet n'a pu aboutir alors A cause des entraves mises par les autorites, ainsi que par les
rivalités nationales, l'idéal de la cooperation n'a pas été abandonné.

En reprenant l'initiative de leurs précurseurs, les responsables de la collection Ency-
clopaedia Transylvanica s entendent élargir les themes dans l'intéret de la cooperation intellec-
tuelie entre le Centre et le Sud-Est de l'Europe, espace historique oh la Transylvanie repre-
sente le lieu de i encontre de plusieurs civilisations et cultures.

A partir des cinq volumes parus jusqu'A present, on ne peut encore deduire clairement
les ralsons du choix des ouvrages qui formeront la collection ; le premier est une edition bilingue
roumano-hongroise du protocole du Synode du diocese roumain orthodoxe de Chisindu-Cris
(1849), suivi d'une autre source en hongrois, non moins importante, le projet de premier code
penal moderne pour la Transylvanie, élaboré en 1839 par GA1 Lászlé, l'un des éminents juris-
tes de ?époque des réformes libérales. Ensuite, toujours en 1992, furent publiés deux autres.
volumes dont l'un dia A des historiens hongrois, Tr6csanyi Zsolt et Miskelczy Ambrus, treitant
de l'histoire de 1a Transylvanie et des autres pays roumains entre les années 1711 1866, tandis
que le second, qui réédite en roumain et hongrois Vehicle de Nicolae Jorge Contrc Pinimitie
entre les nations s, un texte de 1932 qui avait connu une première version hongroise en 1940.
Une anthologie de l'ceuvre d'Henri IL Stahl, sous le titre L'ancicn village roumain et sort
heritage s a 60 traduit en hongrois par le prof. AliskOlczy A mbrus, auteur de l'introduction et
de la selection.

On annonce la prochaine parution d'une vinbtaine de volumes sur des projets des plus
divers (par exemple : N. lorga sur les institutions du Sud-Est europeen, l'histoire des Rou-
mains dens la vision de Makkai László et une autre due A Veress Endre ; une selection de l'ceuvre
de Mircea Eliade, les sources concernant l'époque de la Reforme et des Lumières en Transyl-
vanie, des journaux et des mémoires inconnus de la Transylvanie du XIXe siecle etc.). 11 feu-
drait séparer les sources et les ètudes, la seconde série pouvant éventuellement accueillir des
travaux d'histoire, sociologic, linguistique, folklore etc. suivant un critere chronologique
ou thématique.

Nous nous bornons A signaler seulement quelques problèmes auxquels Il faudrait méditer
en vile d'un développement ultérieur la Transylvanie partage-t-elle ou non les Hongrois et
les lioumains? les Carpates qui n'ont jamais, au cours des siècles, séparé les Roumains repré-
sentent-ils tout de meme une frontière du point de vue de la morphologie culturelle ? ; pour-
quoi les Pays Roumains n'ont-ils pu etre transformés en pachalik, tandis que le Royaume de
Hongrie, avec son aristocratic féod ale bien affermie, s'est désintégre après la défaite de Mohlics ? ;
y a-t-il eu un mouvement de la population roumaine de Transylvanie vers les mitres pays
roumains, partiellement dépeuplés A cause des invasions tateres et turques ? ; est-ce que Panne-
xion de la Transylvanie A la Hongrie pouvait etre une garantie de l'indépendance dégirée
par les révolutionnaires de 1848?. C,ertaines de ces questions reçoivent des réponses équilibrées
et objectives. Cependent, on doit reconnaitre perfois que les auteurs de la collection sont
encore attachés A des theses que l'historiographie roumaine n'a jamais accepté. Par exernple,
la continuité daco-romaine, le caractere autochtone des Roumains de Transylvanie sont de
nouveau mis en question. Mais la redaction n'a pas hésité de publier aussi les arguments
opposes par N. Iorga aux historiens hongrois qui prétendaient que le peuple roumain s'est
forme au sud du Danube, d'où il aurait refine vers la Transylvanie en vagues successives aussi
tard que le XIIIe siecle. s Dans les Balkans il y a eu, bien stir, méme dans des temps plus
anciens assure Iorga dans son texte (p. 43) une nombreuse population roumaine et tant
de Serbes d'aujourd'hui ne sont rien d'autre que des elements de la romanité anciennement sla-
vises. Ce qui ne vent dire que tous les anciens Romains auraient traverse le Danube, seraient
reste mill ans la-has et apres mille ans ils seraient rentres, lls n'auraient eu aucune ruison
de repartir. Dans les 13alkans ils étaient reçus avec toute sorte d'égards et les krals serbes
s'empressaient de leur offrir abri comme laboureurs sur les terres des monasteres qu'ils-
aN aient fondes.
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Les maitres grecs, serbes et bulgares partageaient la religion des Roumains. Et, a l'époque,
franchir une frontiere pour devenir sujets d'un prince d'une autre religion était beaucoup
plus dangereux que de quitter les terres d'un autre *.

Vers la meme conclusion, au sujet de l'autochtonie des Roumains conduisent les
recherches socio-historiques d'Henri H. Stahl, également présentes dans cette collection. Le
savant roumain a étudié la a confederation des villages libres de la region de Vrancea,
'a comparé aux a Romanies populaires * signalécs par Iorga.

Nous croyons que l'intention de publier prochainement d'autres etudes des auteurs rou-
n ains, jouissant d'une autorité scientifique indéniable, prouve un sincere désir d'arriver
des interpretations et à des conclusions qui soient acceptables des deux cétés.

Ccci aurait encore un avantage : celui de faire connaltre plus exaetement les positions
de Phistoriographie roumaine. Il ne serait pas inutile de faire l'effort de traduire et de publier
-certains textes sigrtificatifs pour les relations roumano-hongroises, choisis dans l'eeuvre de Nicolae
BAlceseu, Mihail KogAlniceanu, Eftimie Murgu, loan Slavici, Iosif Vulcan etc. Nous espérons
ainsi voir conflrmée la conviction de nous trouver devant une entreprise extremement leuable
dent le principal mérite est de préparer un avenir A la collaboration de deux peuples qui n'ont
pas perdu l'espoir de renouer des rapports amicaux.

$lefania Mihdilescu

RADOVAN SAMARDZIC, SIMA M. CIRKOVIC, OLGA ZIROJEVIC, RADMILA TRICK0-
VIC, DUSAN T. BATAKOVIC, VESELIN DJURETIC, KOSTA CAVOSKI, ATANA-
SIE JEVTIC, Le Kosovo Metohija dans l'histoire serbe, Editions l'Age d'Homme, Lau-
sanne, 1990, 351 p., traduit du serbo-croate par Dejan M. Babic

Le conflit qui est devenu aign depuis quelques années entre les différentes populations
de l'ancienne Yougoslavie, s'exprime aussi dans les publications. Et si la gravité du conflit avec
les Albanais du Kossovo-Metohija n'a pas été la meme que celle qui oppose les divers peuples
en Bosnie et en Croatie, c'est lA que le conflit couve depuis longtemps déjà. La brochure,publiée
A Tirana (A propos des événements de Kosovo, 189 p.) en témoigne.

Il n'y a qu'à reproduire le début du texte de l'ouvrage serbe qui forme l'objet de ce
compte rendu pour comprendre toute l'ampleur du probleme, où les arguments historiques sem-
blent ici etre de loin plus importants que ceux économiques par exemple. s Au cceur de la
Peninsule des Balkans, une region a porté jusqu'a sa liberation de l'occupation séculaire otto-
ntane en 1912, le nom de Vieille Serbie', region qui constitue le noyau de l'Etat serbe medie-
val... * (p. 7). Le chapitre initial lui-meme s'intitule s Le Kossovo-Metohija, essor et désastre
du peuple serbe *. Comment concilier ces arguments incontestables avec la presence massive
non moins incontestable d'une population albanaise?

Le livre tout entier est une histeire de la region, mais en meme temps une plaidoirie
pour la these serbe. Tour A tour sont évoqués récrasement de Farm& par les Tuns ottomans,
la vie de la region durant le Moyen Age et la presence étrangere, la migration des Serbes en
14190 : plusieurs chapares sont consacrés au XVIII' siècle, aux massacres qui ont frappé les
populations serbes et enfin, la libération de la region.

Le chapare consacré à la politique du parti communiste CSt parfois révéla teur : s Cate
position du parti communiste yougoslave etait soutnise A de frequents et completa reNire-

ients, allant de l'engaentent en faveur de la totale égalite civique de toutes les minorités
nationales de YougosJavie, y eompris les Albanais du Kossovo-Metohija, jusqu'a la mise en
relief de leur droit de se détacher de la Yougoslavie pour se rattacher à l'Etat voisin. Ces
changemenls n'étaient cependant pas uniquement la consequence d'une maturation du mou-
vernent communiste ougoslave ni de decisions aux influences étrangeres et aux instructions

claires données par le centre communiste international de Moscou et des puissants ca.mara les
-soviétiques qui les dirigeaient (p. 277).

Livre destine à soutenir un droit politique, il n'en est pas moins bien ecrit, bien (locu-
m :té, dont les arguments ne peuvent pas 6tre ignores.

Cristina Codarcea
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MICHEL ROUX, Les Alhonois en Yougoslovie. 31inorité nolionale, lerritoire el développernerd,
Editions de la Maison des Sciences de l'Homme ; publié avec le concours du CNRS,
Paris, 1992, 546 p.

Une bonne partie des Albanais vivent à l'extérieur de l'Etat national albanais ; ils sont
nombreux en Grece, en Italic, mais les problemes gulls soulevent ne seinblent pas importants.
Par contre, ceux de Yougoslavie se trouvent au centre d'une tourrnente qui risque de se
transformer en une vraie guerre. L'ouvrage signé par Alichel Roux, presentation scientifique
soignee, n'est pas moins une prise de position qui pent avoir des consequences politiques.

L'auteur commence par une ana13 se de la situation et du problème des minorités natio-
nales distingue trois dimensions de la question ; la dimension historique ou génétique
la dimension identitaire et la dimension relationnelle (p. 45), qu'il essaic cl'argunienter par la
situation de diverses minorités vivant en divers pays. Pour lui, les Albanais, en ce debut
du XXe siecle, venaient A peine de se différencier comme groupe national, sur la base de leur
langue et de la revendicat ion de l'autonomie politique... (p. 47). Face A eux s l'Etat )og-
goslave est passé d'un projet éliminateur ou assimilateur (avant-guerre) A un projet federa-
liste-égalitariste. Mais ceci n'a pas suffi A stabiliser les relations entre Albanais et Serbes,
oil se reproduit un très ancien conflit, organise autour d'une competition pour un meme
espace * (p. 47).

Un chapitre entier est consacre A la delimitation de l'aire de peuplement albanais en You-
;,oslavie, pour constater aussi que sous-développernent et allianité * coincident (p. 103). L'incor-
porat ion des Albanais dans PEI at ougoslave est une « incorporation forcée a (p. 161). Les autres
ehapitres traitent de ce qui s'est passe apres Pincorporation de regions peuplées d'Albanais
dans le cadre de l'Etat yougoslave. Les relations tendues determinent le depart meme des
poPulations Serbe et Nlonténegrine du Kossovo on (Merit cet exode et la reponse de l'Etat
A` ces nouvelles données démographiques, allant parfois jusqu'A des details avcc lesquels on
tst habitué plutet dans la presse. D'ailleurs, dans sa dernière partie, le texte perd sa densite
initiate, pour suivre presque jour à jour les evénements des deux clernieres années.

Malgré cette fin dont le poids est moindre que celui des premiers chapitres, Pouvrage
reunit une documentation fondamentale de la question. Des cartes excellentes acompagnent
le texte et parfois elles sont plus expressives et facilitent la comprehension de la complexité,
d'un problème où plusieurs peuples vivent imbriques sur un metne territoire.

Crislino Codareea

GELKU MAKSUTOVICI, Isloria cornunitclfii olinineze din Romania, Bucuresti, Kriterion,
1092, 103 p.

Dans l'histoire des Albanais, Péniigration représente un phénomene qu'on pourrait con-
siderer comme caracteristique. L'illustre écrivain albanais Ismail Kadare s'interroge, dans un
article reent, dont Gelku Maksutovici cite quelques lignes (p. 15), sur le sens qu'on pent
alloir l'émigration pour un peuple : il s'agit d'un signe de force .ou, au contraire, de manque
de vigueur? Celui qui poursuil l'émigration des temps modernes des Albanais en Roumanie
pent parler d'un signe de force de la nation albanaise, puisque les Albanais établis definiti-
vernent ou ternporairement en Rounianie dans le XIX e et le XXe siecles appuient d'une mani-
ere efficace toute action visant l'emancipation et la modernisation de leur pass et de leur cul-
ture et civilisation. Les résultals de recherches menées jusqu'à present par N. lorga, Tb. Capid an,
Y. Paplcoctea, Vehbi Bala, R. Qosja, Ismet Dermaku, Dli. Shuteriqi, M. Domi, S. Skendi,
S. lancovici, N. Ciachir, G. Maksu ovici, J. Faensen, C. Velichi, D. Polena 1 Pattestent.

C'est en quilité declarée de membre de la co/nu/nun/lie albanaise en Houma/de que
G.M. a élabore cette premiere ariante , bien reduile, de sa monographic, dans un moment ou
la c, inumnauté albanaise essaie de reorganiser, .pès tine quar,nit ;ne (Fanners d'intor.uption,
son actiNité et de eef;nir scs buts. 11 se propn e d'expeser les principaux problemes enicer-
nant Ja methode d'e!ude, les sources clecumentaires et les directions de recherche.

Malheureusement, les noms, entre aulres, de Vehbi Bala, R. Qosja, \I. Islami ne sont
mentionnés nulle part et, du reste, c'est justement la bibliographic qui manque A la fin du
livre, quoiqu'elle ffit annoneie tar l'auteur.
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La struct du livre nous permet de upposer la manière dont G.M. se .epresente les
pet lodes e.innues oar l'histoire des émigretions en inasse des Albanais vers lioemanie, en
cirrime.twant avec le iegne de Mihai Vitcazu : la période compulse entre le XVI' et le XIX'
Eiècle 2, 1878 1918 ; 1919 1989 3 et la période actuelle. Les multiples appuis fournis au pays
d'origine sont une condition spéciale et caractéristique d'assurance de l'unité et de l'iden-
tité propre de la communauté albanaise en tiounianie. Pour la recherche future reste pour-
tant encore necessaire la meilleure eonnaissance de deux communautés musulmane et
ort hod oxe.

Outrc les documents des archi. es (roumaines ou albanaises), G.M. utilise, ou se propose
de le faire A l'avenir, les archives des personnalités de la communauté albanaise de Houmanie
et d'autres sources d'un emploi moins courant. Par consequent, son livre prend plutdt l'aspect
d'i,n fichier, d'ailleurs très utile, des personnalités, que l'aspect d'une monographic trail:ant
d'une manière syslématique les différents domaines de Pactivité de quelques generations
d'Albauais établis en Roumanie et les relations avec le milieu roumain. C'est pourquoi, nous
esperons lire au plutdt possible la deuxièrne edition beaucoup plus augmentée du livre, que
G.M. 1101.1% annonce.

Catrllina I'dideseu

NICIIOLAS S. BALAMACI, Can the Vlachs 'Write Their Own History?, in Journal of the
I lellenic Diaspora o, volume 17.1 1991, p. 9-36.

Le voyage de tout etranger dans la Péninsule Balkanique, au cours des siècles, se heurt
l'existence des Aroumains, ethnie A part, bien individualisée par sa langue et par ses cou

turnes (A ne citer que quelques livres : Esprit-Marie Cousinéry, Voyage dans la Macedoine, 1831
C. Fauriel, Chants populaires de la Grece moderne, 11824, 11 1825 : Gustav Weigand, Die Spretche
der Oiympo-Walachen, 1888; Samuel Baud-I3ovy, L'image de la Grace el de la Serbie,1920).

N. S. Palamaci utilise ,.tur argurnenter sa theorie seulement un de ces térnoignau,es,
Alan J. B. Wace and M. S. Thomp-on, The Nomads of the Balkans : An Account or Life and
Customs simony the Vlachs of Ner-hern Pindus, 1914. Soit parce gull se propose un but res-
t! eint, plus pi eeisiquent le fait que 4, a tradittonal mentalite is itrported into such nontra.:1-
tional activities as he writ ing el histnry (p. 18), snit A cause de son igneralee clans le champs
de Flu.s'oire des A....-ivinains, l'auteur du Can the s'arrete sur deux representants
contemporains des reeheiches, A. Lazarou et V. Barba. 11 n'est pas inutil de preciser, des
le debut, que V. Barba est l'edit,,ur du it Zborlu a noo-lu , revue eulturelle des A-onmains,
pi'hlií'e a Freiburg, oend int que A. L:aar ou cst l'auteur de L'Arnamain el ses rapports avec le
Grec, 1986, où il s'ef force demontrer, en dépit de Louie evidence et de la verile linguistique,
que Parolimain serait une variante latinisée du grec (A p,opos de l'ouvrage de Livarou,voir
le compte-rendu par N. Saramandu, Aromdna si reportarte ei cu greaca, in SCL, 5 1987,
p. 439-451).

En simplifiant de cette manière sa démarche critique, N. S. Balamaci arrive A la conclu-
sion qUe les Aroumains ne peuvent encore ecrire leur propre histoire, parce gulls seraient trop
assujetlis à their traditional Nwys of thought * (p. 33), dans both schools, Hellenist and
Latinist alike (p. 32). Sa conclusion aurait été juste, et non seulement paradoxale, si l'auteur
avait au moins démontre que les contributions de H. Murnu et de Th, Capiclan à la connais-
sance de l'histoire des Aroumains fussent, à leur tour, contestables.

Ce qui reste valable dans cet essai est l'effort de l'auteur de dresser une liste mini-
male des traits caractéristiques de la mentalité des Aroumains, malgré le parli-pris théorique
qui fait la demonstration pratiquement superflue. Le premier trait, critère selon la termino-

2 On peut parler d'une période distincte entre 1821 et 1878 vu l'activité de Nauru Veqil-
harxhi, de Vangjel Zhappa (avec toutes les complications concernant la conscience nationale
naissante), périotle A la quelle G.M. n'accorde pas un chapitrc special.

3 Tenant compte des Cellos que les évenements du pa3s d'origine la proclamation de
Petat national et les efforts de le consolider ont eu dans l'émigration albanaise en Rounianie,
on pourrait parler, d'une maniere plus adequate, des suivantes périodes 1878 1908:
1908 1912 ; 1912 1921 ; 1921 1944 (avec la mention speciale faite par l'auteur pour la
décennie 1930 1940) ; 1944 1953, la gucrre tiant la période quand le flux de Pentigration
albanise cesse.
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logie de Pauteur, est le manque de la dimension temporelle (o what we might call timelessness s,
p. 18), caractéristique de toute mentalité traditionnelle, comme le prouve le parallele ivec
les lndiens de l'Amérique. Le second trait o is a preoccupation with genealogy, the tracing
of real or fictions bloodlines through the branches of biological descent * (p. 19), propre aux
communautés pastorales, et le troisième is an attraction to the freedom, mobility, and incon-
spicuousness of a mountain life-style * (p. 20). Pour ce troisième trait, l'auteur utilise Vouvrage
non-publie de Vatro Murvar, The Balkan Vlachs : A Typological Study, these soutenue en 1956
a l'Université de Wisconsin, qui souligne que les Aroumains veulent se considerer Grecs ou
Serbes à cause des significations pejoratives attachées a leur nom ethnique. Mais cett,e expli-
cation, trop facilement adoptée par N. S. Balamaci, n'est que de date récente et s'explique
prernierement par les tragedies des Aroumains en tant que population divisée A la suite du
demembrement de l'Empire Ottoman et obligee A renoncer A des droits tels que l'instruction
en langue maternelle etc.

En ce qui concerne les rapports des Aroumains (nommés uniquement Vlachs par l'au-
teur) avec les Roumains, l'idée récurente du texto est qu'ils ne font pas un seul peuple (p. 16),

cause de leur separation d'au moins douze siècles. Au nom de l'objectivité, l'auteur refuse
de suggérer son propre point de Vlle et s'appuie sur une critique égale du nationalisme rou-
main s et du nationalisme grec (p. 16 17).

The 'Vlachs have done much as they pleased for the last two millennia simply by staying
out of the notice of other peoples * (p. 20) affirme N. S. Balamaci, ignorant encore une fois
les témoignages historiques sur les Aroumains, ou, tout simplement, par souci de l'exotisme.
De méme, on ne pourrait pas accepter les affirmations telles s no modern school, literature *
(p. 17) sans entraver la vérité.

La réponse A la demande rhétorique de N. S. Bala maci est assurément affirmative.

Mariana Bara

ANDREI ESANU, Din memuri coplesite de greuldti. Schile din istoria culturii medievale din
Moldova. Kishinew, Ed. Universitas, 1991, 238 p.

L'auteur est un spécialiste de reputation dont chaque contribution scientifique a signifié
un événement pour l'historiographie moldave. Parmi ses travaux rappelons : Colegiul de la Hirld u.
Pagini din istoria scolilor din Moldova (L'école de HIrlAu : Pages de l'histoire des écoles en Mol-
clavie) *, 1977; colile iChisinciului in a doua jumdtate a secolului al XVIII-lea si inceputul seco-
lului al XIX-lea (Les écoles de Kishinew pendant la deuxième moitié du XVIII' siecle, début
du XIX' siècle), 1978; Rdspindirea scrisului slavon in Moldova dupd afirmarea ;i constituirea
culturii scrise in limba maternd (La diffusion de l'écriture slavone en Moldavie après l'affirma-
tion de la culture écrite en langue materne), 1980; Seoul,/ ;i invdfamintul in Moldova sec. XV
Inceputul sec. XVII! (L'école et l'enseignement en Moldavie au XVe siècle début du XVIII'
siècle), 1983; Dimitrie Caniemir, Descrierea Moldovei. Manuscrise si edilii (Dimitrie Cantemir,
La description de la Moldavie. Manuscrits et editions), 1987; Focare de culturd medievald (Cen-
tres de culture médiévale), 1990 ; A parif ia $i dezvollarea tipdririi cart ilor in Moldova sec. XVIII
inceputul sec. XIX (L'apparition et le développement de l'impression des livres en Moldavie
au XVIlle siècle début du X1Xe siècle), 1991.

Le premier chapitre L'affirmation de la culture écrite sur le territoire de la Mol-
davie * s'occupe des principales étapes de la penetration et de la diffusion de l'écriture cyril-
lique aux XlVe XVII' siècles, ainsi que du passage graduel de l'écriture en slavon à celle
en roumain, phénomène dont revolution peut ètre poursuivie dans la production de livres
rédigés dans les o scriptoria * des monastères moldaves. L'auteur y met en valeur des infor-
mations tirées de la littérature ukrainienne et des manuscrits conserves dans les bibliothe-
Ties de la Moldavie.

Le deuxième chapitre consacré a l'école, l'enseig,nement et le savoir lire dans la Moldavie
médievale, l'auteur analyse le processus de l'instruction dans le milieu familial, dans les
grandes families de boyards et le rdle de premier ordre accompli par les écoles écllésiastiques.
C'est la période on des étudiants moldaves commencent a parfaire leurs etudes, d'abord a
Cracovie, pour continuer, des le XVI° siècle, a Padoue, Rome, Vienne, Prague etc. L'auteur

* L'ouvrage est une monographic dédiée aux moments importants de l'histoire de
Penseignement moldave, partie intégrante de la culture écrite dans la langue materne.
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cite les travaux de E. Barwinski qui a dressé une liste comprennant 30 noms d'étudiants mol-
daves (p. 122 123)..inscrits dans les registres de l'Université de Cracovie (fin du XVe siècle
(lébut du XVI' siècle).

Recemment, le ehereheur italien Verducci a mis au jour, après des etudes dans les archi-
ves du Vatican, des documents qui se rapportent à Factivité d'un college de Fermo ayant pre-
pare, dans les années 1663 1746, des pretres catholiques devant servir ensuite dans le Sud-
Est européen : parini ces étudiants comptent aussi quatre personnes provenant de la Mol-
davie (p. 129).

En ce qui concerne les écoles urbaines, les recherches effectuées dans les archives appor-
tent de nouvelles données sous l'aspect du nombre des éléves, des professeurs et des matieres
enseignées. Andrei Esanu mentionne du fait que pendant la deuxième moitié du XVII' siecle
fonetionnait a Soroca un instituteur Pantelei originaire de cette region, qui a laissé des docu-
ments écrits en roumain. L'auteur s'occupe aussi de l'Académie slavo-greco-latine de Iasi
(1640), institution qui par sa teneur a dévancé l'enseignement de son époque.

Les témoignages des missionnaires catholiques parlent du niveau intellectuel des dipld-
més de cette institution : En dépit du fait qu'ils n'aient appris que la syntaxe et l'art poe-
tique A /a cour princière il y a des hommes brillants par leurs conseils et par l'hardiesse de
leur esprit e. Le corps enseignant de Iasi a bénéficié de l'appui de quelques noms de marque
de la culture roumaine parmi lesquels l'auteur rappelle Sofronie Pociatski (p. 160 169), envoyé
par Petru MovilA à l'Academie de Kiew et le logothete Eustache. De meme, l'auteur attire
l'attention sur une autre personnalité, le moine Pahomie, d'origine moldave, devenu métropo-
lite da Voronej vers le milieu du XVIle sieele et invite A une recherche plus attentive de son
activité culturelle d'un intéret tout particulier.

L'analyse des manuels, des grammaires et d'autres livres à caractère didactique forme
le theme du quatrieme chapitre qui s'occupe, en égale mesure, des livres manuserits et des
livres imprimes. Les relations entre différents pays dans le domaine de l'imprimerie est un
sujet généreux trade A partir d'une vaste littérature de specialité, en plusieurs langues euro-
peennes. L'auteur met en lumière la contribution d'Amphiloche, éveque de Hotin qui a rédigé
dens /es années '60 du XVIIle siécle le premier manuel de mathématiques en moldave, s Ele-
mente matematice arAtate firesti (Elements de mathématiques expliqués directement), paru
en 1795.

La monographie met A la disposition du lecteur une assez mince bibliographic, ce qui
nous conduit A recommender une recherche plus approfondie de l'historiographie du problème.

Le livre a été publié dans une collection qui exige des matériaux de proportions res-
treintes. Pourtant, cette synthese d'une réelle portee analytique, contribue A la valorisation
et A Pintegration de Phéritage culturel des XlVe XVIle Meeks et A une meilleure connais-
sauce et comprehension du phénomene culturel roumaln, dans une perspective sud-est
europhenne.

Angela Colin

19 Notes de lecture 247

www.dacoromanica.ro



Annales
tconomi es Sociétés Civili sat ions

Fondateurs: Lucien FEBVRE et Marc BLOCH. Directeur: Fernand BRAUDEL
Revue bimestrielle publiée depuis 1929 avec le concours

de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales

48e ANNÉE N° 1 JANVIER-FÉVRIER 1993

HISTOIRE ET ENVIRONNEMENT

Philippe LEVEAU, Mentalité économique et grands travaux hydrau-
liques : le drainage du lac Fucin aux origines d'un modèle

Françoise AUDOUZE et Jean-Luc FICHES, L'archéologie française et
les paléo-environnements

Enfance et &lucation (comptes rendus)

TERRE ET PAYSANS

Georges B. DERTILIS, Terre, paysans et p3uvoir p3litique (Grèce,
XVIIIeXXe siècle)

Ronald HUBSCHER ct Rose-Marie LAGRAVE, Unité et pluralisme
dans le syndicalisme agricole français. Un faux débat

Gérard BEAUR, La Révolution et la questi3n agraire: vieux problèmes
et perspectives nouvelles (Note critique)

Sociétés rurales (c3mptes rendus)

REPRESENTATIONS SOCIALES

Chantal BEAUCHAMP, La maladie et son double. La suette miliaire
et son traitement au XIX' siècle

Alain GUERREAU, L'honneur blessé (note critique)

RÉDACTION: 54, boulevard Raspail, 75006 PARIS
ABONNEMENTS 1993 France : 377 F-letudiants Fran-e: 283 F

ttranger : 100 8-Pays de la CEE: 80 &us
Le numéro : 94 F

Les abonnements doivent etre souscrits Empires d'Armand COLIN tditeur,
B.P. 22-41353 VINEUIL

www.dacoromanica.ro



LIVRES PARUS AUk.TDITIONS DE L'ACADÉMIE ROUMAINE

PAUL MINAIL, ZAMFIRA MIHAIL, Acte in limbo yomünd Update In Basarabla
(1812-1830), I, 1993, 412 p.

MIODRAG ilILIN, ilelatii politice lonifiro-sürbe in .epoca modernd (secolur al XIX-lea),
1992,-240 p.

Studii si materiale de istorie medie, vol. XI, Dad mediu romünesc, O nouil abordare,
1992, 240 p.

Urliundenbuch zu-r Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Sieberiter Band
(1474 1486), 1-lerausgegeben von G. Gündisch, K. G. Gtindisch u.G. Nussbächer,
1991,. 520 p. + 5 Tafeln.

CONSTANTIN CANTACCZINO STOLNICUL, Istoria T5rii Romänesti, édition critique par
les soins de Damaschin Mioc, 1991, 136 p.

TAIISIN GEMIL,. Romfini si atomani in secolele XIVXVI, coll. o Biblioteca 'storied
',XXIV, 1991, 232 p.

landes byzantines et, post-byzantines, II, recueillies et publiéei par E. Popeséu,
O. Iliescu et T. Teoteoi, 1991, 230 p.

Al. ZUB, Istorie si iinalitate, 1991, 202 p.

DAN.BERINDEI, Revolutio romünd din 1821, 1991, 372 p.

CONSTANTIN C. PETOLESCU; Llecebal, Regele dacilor, 1991, 112 p.

ISSN 0035 2063

REV; ETUDES SUD-EST EUROP., XXXI, 1 -L2, p.1-248, BUCAREST, 1993

S.C. Universul" S.A. c. 3803
43 456 I Lei 300 pentru persoane fizice

Lei _600 pentru per soane juridice

www.dacoromanica.ro




