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À LA MEMOIRE DE MIHAI BERZA

Nearly seventy years have passed since I first heard of the Institut
des Études Sud-Est Europeennes. In October, 1924, the great British
Byzantinist, J. B. Bury, took me on as a pupil, a little g,rudgingly at first,
as he was aging and in poor health, and was unwilling to have to spend
time on a student who might turn out to be frivolous or lazy ; and it was
only when he found that I m as ready to read several East European lan-
guages that he accepted me. Even so it was not very easy for me to see
hin, as he was very seldom in his rooms in King's College, Cambridge,
and Mrs Bury, who disapproved of pupils, discouraged me from calling
on him at his house. Fortunately, I discovered that every afternoon he
would go for a walk round the Cambridge Backs. So, armed with a note-
book, I would waylay him ; and he would talk quite readily, answering
my questions and telling me of the Byzantinist scholars whose work he
considered to be important. It was on one of these walks that I first heard
of Nicolas Iorga and of his Institute, and of the Revue Historique du Suci-Est
Européen, which Professor Bury recommended me to study.

It was ten years later, in September, 1934, that I paid my first visit
to Bucharest, where Professor Irga was kind enough to receive me at
his house. He talked to me about his Institute and his pupils, amongst
whom he mentioned the name of Mihai Berza. I noted the name in the
brief account that I wrote in my diary of the interview. But it was only
several decades later, when I began to study the history of the Ottoman
period, that I was personally able to appreciate the importance of Berza's
scholarly work. Then, in 1969 I was invited by the Romanian .Academy
to spend two weeks in Romania,. During the week that I spent in Bucharest,
Professor Berza took great trouble to entertain me ; and I was able to
take advantage of his scholarly knowledge and wisdom and also to admire
his courage and skill in maintaining the Institute as a lively and open-
-minded centre for scholarship.

It -was with sorrow that I learnt of his death nine years later. I am
glad now to be able to pay my tribute to him as a great scholar and a
great gentleman.

STEVEN RUNCIAIAN

No he oblidat mai el meu primer encontre amb el professor Berza
a l'Acadèmia Nacional de les Ciències, a Bucarest, quan ens hi troUrem
per primera vegada de 1'11 al 17 de desembre del 1968, durant la reunió
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254 Souvenirs 2

reglamenthria de la "Chili!) Acadèrnia Internacional, amb seu estable a
Brusselles. Hi vaig assistir en representaciò de la Reial Acadèmia de la
Historia, d'Espanya, mentre el meu antic company d'estudis universitaris
Ramon Aramon i Serra hi representava l'Institut d'estudis catalans, de
Barcelona, del qual sew només corresponent a Roma.

Record° que, les bores deis hpats, ens reuniem esporrOmiament
els qui esthvem més immediatament relacionats amb la cultura fransa.
Ell reeordava amb enyorança els anys deis seus estudis postuniversitaris
a Paris, n'evocava les institucions, els carrers i les places com si los d'allà
mateix, amb un francès impecable i matisat.

A aquesta impressiò externa, s'hi sobreposava et to distingit i ele-
gant de tota la seva persona : del seu esperit, de la seva forma externa,
de tot el seu capteniment.

Tots aqueixos trets seus, tan caracteristics, s'anaren refermant
dintre meu en les trobades annals que tinguérent en diverses ciutats
d'Europa i d'Amèrica, amb motius de les reunions del Comitè internacional
de ciéncies historiques, al qual vaig pertànyer del 1970, any del Congrés
hist6ric celebrat a Moscou, fins al 1980, data del de Bucarest, quan ambdés
deguérem deixar el nostre chrrec per haver ja depassat els setanta anys
d'edat.

De les seves intervencions, durant squest seguit de deu anys, em
colpiren sobreto el seny de les seves paraules, el desig de mantenir els
lligams amicals entre els historiadors de diferents mentalitats i de diferents
geografies, i, sobretot al final de les nostres comeseses, el seu interès a
favor de la creaciò d'una nova Comissi6 internacional d'história de la,
historiografia : cosa molt escaient a la seva ja remarcada actitud irènica
i al mestratge rebut de Nicolae Torga, de mort tan tritgica, i de tan pregon
agraiment per part de tots els medievalistes catalans.

Voldria afegir encara ua altre tret, aquest més tost personal, als
altres, més aviat historiogràfics, que acabo d'esmentar. Em refereixo a la
seva pregona vinculaci 6 a la seva 'Atria romanesa, pel damunt i al marge
de les particulars circumsancies que el seu pais travessava. Les sentia,
no en parlava, pert) no compar:Aa, l'actitud d'altres cornpatricis seus que
palesarnent i repetidament les combatien. Per a ell, per damunt les circum-
stAincies temporals, hi survan les essències constants del su pais. Sempre
he sospitat que, precisament per això, sobre el present i sobre la histbria
com a passat, hi planava la Histbria com a sobrevivència i la Historio-
grafia corn a variada i unificant sintesi de la seva Pà,tria, que ell sentia
com a vinculada a una Europa total, malgrat les transitories divergències.

*
Totes aquestes reeordances es conjuminen amb les que d'ell con-

set.% o de les reunions de l'esmentat Bureau que tingueren Hoc a Barcelona
del 24 al 27 d'abril del 1973. Tots els historiadors de l'Institut d'estudis
catalans, l'ens que ens acollia, coneixien la seva vinculaciò amb Iorga, i
aquesta li bastava per a copsar i capir minor les diferèneies entre la história
de Catalunya respecte a la de la resta d'Espanya, i llurs rmitues dis-
cordants confluències ; divergències i acostaments que d'altres, corn el
vice-president Karl Dietrich Erdtnann, percederen llavors per primera
vegada.
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3 Souvenirs 255

Provenint d'un pais de l'Est de l'Europa amb les connotacions
que llavors comportava aquesta expressió , Berza sabé comprendre
que, malgrat el clixé d'un poble excessivament lligat al passat quimèric,
hi vivien uns homes abocats al present i activament interessats pel ja
imminent futur.

A Catalunya, en aquella ocasi6, la meva familia oferi als membres
del Bureau internacional, als historiadurs de l'Institut d'estudis catalans
i a d'altres encara, un sopar a l'antiga casa de camp que el meu pare havia
convertit en una mena de mansió-museu.

Mihai Berza, dones, un cop retornat a la seva Pàtria, em trarneté
una 'letra de regraciament amb la qual vull cloure aquestes breus pà,gines,
perquè em sablen reflectir tant les seves impressions del viatge com les
seves ivències d'historiador :

Mais pent-64re que la sensation la plus profonde de pénétrer dans
Pintimité de la vie espagnole m'a été donnée par Pinoubliable soirée
dans votre maison familiale de Sant Feliu, où le passé et le présent s'har-
monisent d'une manière si heureuse".

Em penso que en aquestes quatre ratlles es condensen les tres ph,-
gines que acabo d'escriue com a testimoniança d'una bella amistat.

QUEL BATLLOR I

Ce n'est pas sans émotion que je rappelle le souvenir de mes deux
rencontres avec le professeur M. Berza. La première eut lieu à l'occasion
d'une visite à Bucarest d'un groupe d'historiens français conduits par
Alphonse Dupront, pour des retrouvailles avec l'école historique roumaine
et j'avais eu la chance de faire partie de cette expédition. Le professeur
Berza m'avait alors longuement reçu à l'Institut des tudes Sud-Est
Européennes, en dehors des rencontres officielles. Immédiatement, cet
homme m'impressionna fortement par la parfaite élégance de ses manières
et de son esprit, par l'étonnante étendue de sa culture. Il me livra quel-
ques-uns des fruits de son expérience. Je reçus précieusement ses conseils
et j'admirais que, malgré tant d'obstacles, il demeur4 si proche de notre
conception, à nous Français, de la recherche en histoire. Puis, quelques
mois plus tard, il m'invita Ai l'Institut et ce fut l'occasion pour moi de
devenir très proehe de sa personne. D'autant plus proche que le professeur
Berza eut l'attention, au cours de mon second séjour en Routnanie, d'orga-
niser pour moi un voyage en Olténie, région que je ne connaissais pas
encore. Il m'accompagna dans cette excursion. Remontent alors dans ma
mémoire quantité d'images, nettes, inoubliables, celles par exemple d'une
petite église de montagne où, sous une pluie battante, les villageois se
trouvaient réunis pour un baptéme collectif, ou bien celle de ce monastère
de fernmes, suspect d'avoir un moment servi de relai avec l'Ouest,
nous passames la nuit. Je vécus ainsi plusieurs journées en la compagnie
de M. Berza et dans un constant, dans un étroit échange. C'est Mors que
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95r3 Souvenirs 4

j'ai pu prendre toute la mesure de la grandeur de ce savant, de cet homme
de cceur, de liberté et de courage à qui je dois beaucoup et qui n'a cessé
de rester present en moi comme un exemple.

GEORGES DI:BY

Quelques MOtti Comme il fait mal de ne pouvoir les lui dire, ou
méme de ne plus trop savoir si ces mots lui ont été dits ici ou là, à la faveur
de trop rues et courtes rencontres ! Car Mihai Berza était de ces hommes
avec qui on n'avait jamais envie d'interrompre la conversation, et il avait
assez d'attention aux autres pour s'attarder avec eux, pour peu etIt
trouve ce lien impalpable qui, ,brusquement et sans raison apparente, fait
sentir que l'on est compris. Alors, et comment en rendre compte aujour-
d'hui qu'il n'est plus là, sa conversation était souvent faite de plus de
bilences que de paroles, et c'est pourquoi les plus riches échanges que l'on
pfit avoir lui étaient sans doute (Tux qui ponctuaient une promenade clans
le vieux Bucarest ou une flAnerie sur le marché de Varna. Je ne puis en
tout cas dissoeier de lui ces deux episodes, deux paysages précis, plus
révés sans doute que reels puisque, en les revo3rant sans lui, je les ai trouvés
inachevés.

Quelques mots, mais surtout pas une néerologie : je me rappelle
trop une soirée, en Albanie, où, avec son mélancre inimitable d'humour et
d'humanité, expliquait ses propres difficultéslorsque, ce qui lui arriva
parfois, il se voyait tenu de rédiger une o commemoration ». Les seules oui
lui venaient aisement sous la plume, ajoutait-il, concernaient les gens qui
lui étaient restés indifférents, ceux sur qui l'historien peut exercer son
regard critique sans pour autant detruire ou flatter, ce qu'il détestait
également : seul le maitre, Nicolae IORGA, faisait évidernment pour lui
exception à la règle.

Car il suffisait d'une seule rencontre avec Mihai Berza pour sentir
de quel poicls était chez lui, au-delà de son destin personnel et merne de
son ceuvre d'historien, son amour intransigeant et tendre de l'humanite, au
sein de laquelle il ne tolérait q'on établit ni hiérarchie ni selection, dans
laquelle il aimait se baigner en de longues flAneries qui lui servaient, en
fait, à s'imprégner des infinies facettes d'un étre humain qui, sans y etre
eomplètement different, n'est jamais partout vraiment le méme : si tu.
Tea connaître un peuple, nous avait-il dit au cours d'une longue promenade
dans le bazar de -Vara, va roir ses marches.

Aux instants les plus privilegies de notre longue soirée albanake, au
cours de laquelle il s'etait permis de philosopher librement devant moi, si
jeune alors et qui le connaissais A, peine, c'est comme se parlant à lui-meme
qu'il s'était mis à parler du métier d'historien, un terme auquel il répu-
gnait, lui préférant, faute de mieux, celui de vocation : pour moi qui peinais
encore sur mes fiches et m'enorgueillissais de mes quelques publications,
quelle levm que d'entendre pourfendre l'érudition gratuite, le pédan-
tisme creux, et me'me l'application sans Ame de sehémas grAce auxquels
je croyais commencer A, déchiffrer l'histoire, quelle interrogation aussi
que de le voir, dans le méme temps, rappeler l'indispensable rig-ueur his-
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5 Souvenirs 257

torique, hors de laquelle, disait-il, le &cur n'a pas le droit de parler! Ce
n'est que plus tard que j'ai &convert Particle oit, plus de vingt ans aupa-
ravant, il avait si bien su régler ses comptes avec les faux savants 1

Pour mol, Mihai Berza a done été avant tout un éveilleur d'esprit,
et j'ai su depuis à quel point il l'a été pour tant d'autres qui ont tenté de
l'imiter, en sachant combien c'est difficile, dans l'alliance, chez lui na-
turelle, d'une méthode sans complaisance et d'un refus absolu de se
prendre au serieux. En histoire comme en tout, m'a-t-il confié un jour, on
ne peut jamais prétendre ou'à des résultats provisoires, non seulement
paree qu'un document nouveau peut toujours venir remettre tout en
question, mais surtout paree que l'historien n'est qu'un homme qui yit en
son temps et use des moyens de son époque ; c'est pourquoi Mihai Berza
temoigna, des sa jeunesse, (l'un amour particulier pour ces anciens chro-
niqueurs que nous avons aujourd'hui trop tendance à juger à notre aune,
comme l'auteur de la Cronica cantacuzineascii 2, une de ses premieres
preoccupations historiographiques.

Mihai Berza était Rournain, plus sans doute un Roumain historien
qu'un historien roumain, parce que, A, la manière des plus grands, ceux
qui, refusant de s'arréter une fois pour toutes sur un sujet d'étude,
passionnant soit-il, cherehent à lui rendre justice en le replar;ant dans
une vision plus genérate de l'histoire humaine. Dans un pays on Byzance
fait naturellement partie de Phistoire nationale, est-ce un hasard si Mihai
Berza n'a presque rien écrit sur Byzance elle-meme 3 Bien Or, sa vie
entière a été you& à, la mémoire de Nicolae Iorga, une mémoire qu'il
savait ne jamais confondre ayec un culte, car il connaissait les faiblesses
et les eiTeurs du maitre et les mentionnait volontiers. mais toujours en
soulignant combien certaines d'entre elles avaient paradoxalernent été de
vrais ferments pour ses lecteurs les plus attentifs. Sans Miltai Berza,
a,urions-nous eu la réedition, tant attendue, de Byzance après Byzance 4,
qu'il ineitait à lire et A, relire afin d'en decanter les outrances et den mieux
apprécier la verité visionnaire f A vrai dire, scruter toutes les faeettes
du genie de Irga, comme il l'a, fait tout au long de sa vie, c'était s'nter-
roger sur lui-même, sur ce lui restait à dire, mesurer done tous les
chemins ouverts rnais, parce qu'il était lui-meme, se refuser à n'en tracer
qu'un seul. C'est as6urement par la curiosité de l'esprit, pour qui rien
n'était sans intéret et qui, par consequent, s'est toujours refuse aux choix
exclusifs, qu'il fait expliquer la singularite de l'ozeuvre, que ne domine
aucun ouvrage de vastes dimensions : il n'en faut pas plus pour que cer-
tains la jugent insignifiante, faute de s'etre laisse aller par ses ehemins
furtifs et parfois contradictoires.

N-e pas se consacrer à Byzance elle-méme n'était done pas settlement
modestie devant le maitre, encore moins renoncement : malgré le vertige
que suscite une telle ceuyre, il avait su y reconnaitre ce qu'elle avait de

1 Mitotic': istoricei f i falset crudilie, R.I., 30, 1944, 1-12, pp. 96-108.
2 Matei al Mirelor si Cronica cantacuzineascei, Cercetilri istorice IV 2, 1928, pp. 117-126.
3 Son étude sur La colonia Torentina di Costantinopoli nei sec. XVXV/ e suo ordina-

mento serondo gli stalliti, R.II.S.E.E., 21, 1944, pp. 137-154, est attssi une autre maniere de
dire que Byzance n'a de vrat sens que dans ses contacts axec les autres.

I Nicolae larga, Byzance apris Byzance. Continuation de l'Histoire de la vie byzanline,
rééd. Bucurti, 1971, où on relira l'attachant avant-propos de M. Berza.
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plus fécond, surtout l'idée que voir Byzance comme un monolithe eat une
redoutable erreur d'interprétation, qui mène taut de spécialistes à s'en-
fermer dans leur propre système.

Est-ce done un hasard si les premiers travaux de Berza sont marqués
par le désir de secouer les vieilles habitudes qui consistaient trop souvent
à n'asseoir Phistoire roumaine que sur ses sources locales ?Il est dcine de
ceux, trop rares alors, qui ont su reconnoitre l'importance des archives
italiennes pour la connaissance de l'Europe du Sud-Est, une manière, et
j'y reviendrai, d'affirmer l'ancrage de son pays dans la réolité européenne 5.
C'était là aussi, en Italie, faire là preuve que la grande réalité impériale
avait engendré, au bout de chacun des rameaux qu'elle avait poussés, ces
étranges autonomies marginales qui constituent autant de transitions
grAce auxquelles 13, Romania débouche sur la o Barbarie périphérique »,
pour reprendre un mot de Psellos ; ainsi s'explique l'attention qu'il porte
très VA à l'Amalfi préducale 6, plus tard aux duchés lombards de l'Italie
méridionale, la première étude ott, à notre connaissance, il aborde le
problème redoutable et fascinant du sentiment national 7. Que ces études
dussent déboucher sur le cas roumain, il l'avait dit, dès 1942, dans son
court mais dense rapport d'activité de l'Ecole Roumaine de Rome 5. Mais,
au fond, il hésitait à y venir vraiment, en connaissant tons les pièges, sur-
tout en ces années terribles que connut alors là Roumaine : patienunent,
il eontinuait à s'interroger sur ce qui, en définitive, guide l'enquête de tout
véritable historien : les fondements et les manifestations de ce fait &range,
dont on ne salt trop au fond s'il est dans la nature des choses : le pouvoir
que l'homme reçoit ou s'arroge sur les autres. Pour comprendre, je l'ai
plusieurs fois entendu le dire, il ne faut pas hésiter à franchir ses
quitte à se tromper en voyant trop large : sa courte étude de 1946, Histoire
coin parée histoire inter nation ale histoire universelle 5, devrait faire
méditer ceux qui ignorent que, bien souvent, c'est une autre culture qui
nous livre la réponse trop longtemps cherchée dans notre seul objet
familier.

Telle est la logique qu'il nous semble trouver dans ces travaux,
appai eminent, si dispel qu'il consacre, dans les années 40, tant aux
croisades anti-tinques qu'au système impérial carolingien 1°. En peu de
pages, comme il en était coutumier, il y expiime les contradictions ma-
jeures du continent européen, qu'il avait (MA lues en marge du monde
byzantin : l'affirmation obstinée des originalités locales, l'échec régulier

5 Indices, Docuinenti raccolti ne6li archivi italiani, Diplornclarium italicum, III, Roma,
1934, pp. 275 423.

5 Amalfi Preducale (5E:6-957), Ephemeris Dacoromana, 8, 1938, pp. 349-444, et
peut être surtout, sous une forn e plus ramassée et plus forte, Ln'autonomia periferica bizan-
tina : Amalfi, Alti del V Congress° in! rnazionale di Studi Bizanhni, Roma, 1939, pp. 25-31,
et Le origini di Amalfi nelle leggende e nella storia, Studii italiene, 6, 1940, pp. 29-44.

7 Sentiment national et esprit local chez les Lombards méridionaux aux IXe Xe siècles,
11.11.S.E.E., XIX 2, 1942, pp. 362 370.

Studii èi documente in legeiturà cu Istoria Romdrulen, In Don:lied de ani de acthitate a
Scelii Ronnine din Roma, Bucure5ti, 1942, pp. 27 35.

Istoric comparald-istorie internafionald-islorie univ rsalci, I IrisoNul, 6, 1946, pp. 21-36.
10 Der Kreuz:fige gegen die Tfirken, ein Europiiisches Problem, XIX, 1942,

1, pp. 42 74; parmi les etudes relatives aux Carolinkiens, on notera surtout Functiiunea re-
galitiltii in conceptia carolingiank Revista Fundatiilor regale, 11, 1944, 9, pp. 564t--580, et
Domnialui Carol eel Mare. Sire!' duinle ;i rczullate, Res ista istoricd, 31, n 1-12, 1915, pp. 29-34.
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de tous les pouvoirs qui ont voulu s'y surimposer et, malgré tout, P6iner-
gence d'une conscience europeenne que les crises subies en commun engen-
drent épisodiquement, comme si l'Europe n'existait vraiment que dans
l'urgence.

Bien stir, c'est paree que bien des closes changent en Roumanie
après 1945, et peut-étre pour Mihai Berza plus que pour bien d'autres,
qu'il s'enferme dans un long temps de silence, jusqu'en 1955. Mais, si on
le retiouve alors fortement anci é dans le fait rournain, ce n'est certes pas
seulement parce que les liaisons avec l'extérieur sont devenues difficiles,
encore moins pour servir les intérêts du temps : il est désormais prét,
grace à l'intime connaissance qu'il s'est donnée de l'histoire et de la cul-
ture européenne, de mieux connaitre son pays, méme si ce qu'il va en
dire ne saurait toujout s plane. A vrai dire, il me l'a confié un jour
Belgrade, il se sentait alors capable d'éciire à lui seul une Histoire des
principautés roitmaines : cela ne lui a pas Re donné, mais les thémes
abotdés dans ses études d'aptés-guerre donnent une idée de ce qui en ett
constitué les points forts, ceux-la inéme qui avaient dominé ses enquétes
plus anciennes et dont il percevait désoirnais Pexistence au cceur de ce
que les &rangers voient trop souvent comme le « mystère historique » de
l'Europe orientale, sans doute le meilleur moyen de n'en tirer aucune
répon,,e.

Etre si foitement pet suade que les terres roumaine sont em.opéennes
au plein sens du terme, tout en sachant qu'elles en furent aussi toujours
des rnarges politiques et culturelles, entre Byzance et Latinité d'abord,
entre Chrétientés occidentales et Empire ottoman ensuite, tout cela menait
dioi à la figuie d'Etienne le Grand, une belle occasion, de surcroit,
d'abolder une fois de plus le problème du pouvoir duns un contexte parti-
culielement hostile et instable, genérateur, entre autres faeteurs, (l'une cen-
tralisation de l'Etat alors nouvelle 11. Bon connaisseur d'un vieil ouvrage
trop décrié 12 et ouvrant la voie à nombre de ieclierches postérieures,
comme celles d'A. Randa, P. S. Nasturel, D. :.;astase, et on nous pardon-
Den, cl'en oublier tant d'autres, Mihai Berza etait sensible aux aspects
symboliques du pouvoir plincier 13, tout comme à l'impoitance de Part,
sous toutes ses formes, dont il sut d'ailleurs apprécier aussi bien le con-
tenu estliétique que la signification étioitement histmique 14. Cependant,
il se consacrait surtout aux réalités plus tangibles : la situation frontalière
d'un pays dont la proximité ottoinane a tellernent contribué à façonner le
dest'n pendant si longtemps : c'est cette longue coexistence, puis cette
submdination qui a permis à M. Berza, médiéviste de formation, de

11 Etienne le Grand, prince de 111oldavie, Revue Roumaine d'Histoire, 11, 2, 1957, pp.
9 20. Lupla antiolomana si pentru centralizarea statului in vremea lui tcfan cel Mare (1457
1504), Istoria Hominid, t. 2, Bucuresti, 1962, pp. 488-553.

12 Gen. P.V. INidsturel, Sterna romana. Insemnele domnoti. Trofee, Bucuresti 1903,
repris dans Nova Prantatio $i regele Romániei mostenitorul iinperiului bizantin, tirage à part de
la Revista pcntru istorie, archeologie i filologie, t. XV, Bucuresti 1915.

12 Sterna Moldovei in limpul lui $lefan cel Mare, Studii si cercet'äri de istoria artei, 2,
1955, 1-2, pp. 69-88; Stema Moldovei in veacul al XVI-lea, m8me revue, 3, 1956, 1-2, pp.
99-128.

14 Le Repertoriul monumentelor i obiectelor de "arid- din tinirni rut .le fan ce! Mare,
Bucuresti, 1958, lui doit bcaucoup plus que sa riche introduction (pp. 5,-26) et son etude
personnelle des miniatures et manuscrits (pp. 361-445).
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franchir, comme c'est neeessairement le cas en Europe nlientale, les
limites ehronologiques de ce que l'Occident nomrne Moyen Age. Il avait
lance un jour, en ce qui n'etait d'ailleurs qu'une plaisanterie apparente, que
l'isolemen. t et les malheurs l'Europe orientale l'a-vaient depuis longtemps
menée à anticiper sur Braudel pour exploiter les mérites de la lonzue
durée. Au-dela de son importante etude sur le statut tributaire des
terres roumaines aux XVeXIXe siècles 15, tels sont les motivations et
le Fens de ses contributions aux tomes 2 et 3 de l'Istoria où
les eonflits turco-roumains sont eonstamment le contrepoint d'une evolu-
tion politique et socio-économique dont il n'a pourtant garde d'ornettre
les origines endogènes, et il en est de meme, plus tard, de sa cooperation
aux rééditions et tradmetions de Plstoria poporului roman, d'Andrei
Otetea. Il ne cessera d'ailleurs, jusque dans ses derniers travaux, de chercher

clarifier cette situation singuliere des pays roumains, dont il savait si
bien déceler l'expression daus les anciennes chroniques rnoldaves C'est
d'ailleurs dans le meme temps qu'il s'intermgeait sur Dimitrie Cantemir,
cet historien qui a eu la malchanee de vivre en un temps oil il est si
facile de lui faire un mauvais proces 17, puis-je dire que ce m'est un plaisir
tout particulier que de voir un de mes jeunes disciples lui rendre justice
aujourd'hui jusqu'en France ?

Ce serait pourtant faire injure A, Mihai Berza que de eroire que,
dans cette longue période où sa preoccupation majeure a éte d'expliquer
son pays, comme il savait si bien le fake de vive voix et en quelques
mots, il avait oublié l'aneien devoir qu'il s'était assigné : rappeler en quoi
l'Europe orientale est anerée a son continent, ce qu'elle lui doii mais
aussi les riehesses dont il lui est redevable. Il le fit alors, presence inlas-
sable dans les rencontres internationales, en rappelant, surtout à l'usage
de l'étranger, la trame trop ignorée de l'histoire sud-est européenne 18, ou
encore quel put étre le r6le historique de eette partie du monde 19. Reve-
nant une fois de plus it Iorga, non seulement il voulut rendre aeces,,ibles
ses textes essentiels a un limge public international 2°, mais il tint à assu-
rer la réédition d'un de ses prineipaux livres, son Philippe de Mezieres,
tout un symbole du lien, jamais rompu, qui unit l'Ouest et l'Est de
l'Europe 21. En reintégrant la Roumanie dans l'histoire universelle, au
risque d'être accuse de cosmopolitisme et en rnontrant comment la con-
science nationale roumaine s'est constituee au contact des autres sans en

16 Haraciul Moldovei si Romanelli in sec. XVXIX, Studii si materiale de is orle
medie, 2, 1957, pp. 7-47.

16 Tures, Empire ottoman et re'i lions rotimano-turgnes dan.s l'hisloriographie moldate des
Xl'e _XViIIe siècles, R.E.S.E.E., X, 3, 1972, pp. 595 627.

Actinitalea istoriograficci a luz Dimitrie Cantemir, in 300 de ani de la nasterca lui
Dimitrie Gantemir, Bucuresti, Arad. R.S.R., 1974, pp. 17 40.

16 Les grandes étapcs de l'histoire du Sud-Est européen, Tradition et InnoNation da. s la
culture des pays de Sud-Est europeen, 13ucuresti, A.I.E.S.E., 1969, pp. 9-26 et 65t7.

16 Les peuples de l'Europe du Sud-Est et leur rede dons l'histoire; Itoumanie, Actes du
Premier Congrès International des Etudes Baikaniques et Sud-Est Européennes, Ill, Ilisto're,
So`ia, Academic Bulgarc des Sciences, 1969, pp. 51-56.

20 Nicolae Iorga, Choix de textes, avec avant-propos et bibliographic, Bucuresti, 1972.
Nicolae Inrga, Philippe de Ali:Wes el la croisade au Me siècle, Preface de M. Berza.

Londres, ariorum, 1973.
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&tie pour autant la nég,ation 22. Il sut ainsi e,chapper à un des dangers
tnajeurs du metier d'historien, le nationalisme culturel, complice du natio-
nalisme tout court. Combien detesterait-il son déferlement aujourd'hui, sur
toute l'Europe, en negation posthume et, esperons-le, provisoire, de tout
son cheminement intellectuel... Si l'historien sert à quelque chose et
il le croyait vraiment malgré ses apparences de détachement amuse relire
Iorg,a et le relire, luí aussi, doit pouvoir aider A. conjurer cette menace
qui nous concerne tous.

Peut-étre aí-je oublié bien des aspects de l'ceuvre de Mihai Berza :
c'était Phonune surtout que je voulais rappeler, surtout à ceux qui, face
une wuvre très éclatée, que ne domine pas l'habituel opus majus, n'au-
raient pas conscience que, tel qu'il fut, avec ses curiosités multiples et
souvent insatisfaites, il a su, bien mieux que nombre d'auteurs au dos-
sier plus massif, réintégrer son pays dans le eours naturel de Phistoire
européenne. Que souhaiter de mieux qu'une réédition de ses travaux, dont
on découvrirait alors la coherence et les lignes de forces, en un temps oir
la politique Internationale semble ne pas comprendre oil est la vraie
place du Sud-Est européen

ALAIN DUCELLIER

Au cours de trente ans de travaux dans le cadre du Comité natio-
nal bulgare des Etudes balkaniques et de PAIESEE, je me suis fait
beaucoup d'amis. Le professeur Mihai Berza était parmi les premiers
auxquels j'ai porté mon respect (il était de beaucoup mon amé) et mon
affect ion.

J'ai vu pour la première fois M. Berza assis non loin de moi h, une
séance du Comité International de PAIESEE (élargi) en 1964 a Sofia.
On (tait en train de constituer les commissions de traNail sous la prési-
deuce do fru D. Zakythinos. M. Berza expliquait son point de vue pour
la formation d'une commission sur l'histoire des idées dont il devint le
president. Je crois que j'ai rarement entendu un discours aussi lumineux u
que celui qu'il fit ce jour-là sur les Lumières et leur impact sur les cultures
de l'Europe du Sud-Est.

Depuis 1966, lorsque j'ai visite Bucarest pour la première fois, j'ai
eu le plaisir de m'y trouver souvent parrni les collègues roumains pour une
période plus on moins longue. Je ne manquais jamais de rendre visite
M. Berza, soit dans son cabinet de travail A, l'Institut des Etudes du Sud-
Est européennes, soit chez lui, car M. Berza était tres hospitalier. J'admi-
rais, parmi ses livres, de belles editions du XVIIIe ou du XIX° siècles,
posées sur une grande table de travail il était clair qu'il s'en servait pour
ses recherches, ce n'était pas une bibliotheque rangée dans une vitrine.
Dans nos causeries qui portaient non seulement sur les problèmes d'admi-
nistration ou d'échanges, mais surtout sur la culture et l'histoire, prenaient
part quelquefois d'autres collègues roumains ou, si c'était le cas, des
collegues de l'étranger qui se trouvaient en ce moment à Bucarest.

22 La ronetion de la conscience nalionale che les Rournains. Université de Bucarest.
Cours d'été et colloques scientifiques, Sinaia, 1968.
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J'avais l'impression que M. Berza était très accessible. Il entrete-
nait des contacts permanents avec ses jeunes collègues de l'Institut ;
parlait lentement, d'une voix égale et diseutait avec calme.

Mais je l'ai vu une fois prendre une voix métallique et un ton qui
ne supportait pas la réplique. C'6tait au cours d'un colloque sur les villes
du Sud-Est européen (Moscou 1969). Arguments à l'appui, il insistait sur
sa manière de voir quant au développement des villes roumaines A, la fin
du Moyen Age. était convaincant.

La Revue des Ptudes Sud-Est européennes paraissait sous sa
direction. Cette revue m'intéressait non seulement par le contenu des arti-
cles et des comptes rendus, mais aussi par la disposition des rubriques qui
répondaient dans la mesure de ( e qui était possible A, l'époque à nos
besoins seientifiques pendant une période où nous avions l'ambition de
jeter les bases de cette discipline que nous jugions (et continuous de
juger) importante et utile. Aussi est-ce pour cette raison que je publiai
en 1971 un article intitulé # Le moyen age balkanique clans la Revue des
Ètudes du Sud-Est européen » (V. Rtudes balkaniques, 1971, N. 3, 125
138). Loisque j'ai revu M. Berza après la parution de mon article, il
m'a dit simplement : # Je crois que je suis content ».

Ce mème compoitement, corre t et mesuré, il l'avait également
dans ses discours officiels, lorsqu'il inaugurait une session, un coup ès,
comme celui des Ptudes byzantines, en 1971, ou encore les travaux
d'une commission internationale. Une fois, lors du deuxième congrès des
Rtudes du Sud-Est européen qui eut lieu à .Athènes en 1970, au cours
d'une séance quelque peu orageuse qu'il présidait, je voulais, malgré
l'heuie avancée, dire aussi quelques mots sur un sujet qui me tenait
cceur. Il m'invita N la tribune sans le moindre signe d'impatience, en
disant : « Madame, c'est toujours un plaisir de vous entendre ».

Car il savait 'are galant sans la moindre affectation. Il avait cette
tenue que l'on avait un peu oubliée après la guerre et un comportement
qui en disait long sur son éducation, sur sa famille, etc. Ceici apparaissait
quelquefois dans les petits (Mails. Par exemple, M. Beiza qui était
plutôt maigre, ne mangea,it sans doute pas beaucoup, mais il savait manger.
Un jour il me raconta comment on l'avait invité prendre le thé chez des
amis : on lui aNait servi un gateau aux choux avec le thé. C'était affreux »
m'a-t-il assuré laconiquement, comme il en avait l'habitude.

Lisant et relisant les ouvrages et articles dont il m'a gentiment fait
cadeau ou que je trouvais dans les bibliothèques, j'ai toujours eu le senti-
ment d'élargir mes connaissances dans un domaine qui n'était pas tout à
fait le mien. Et si je iegiette en ce moment de ne pas avoir choisi répoque
des Lumières comme domaine de mes recherches, c'est parce que je n'ai
pas pu envoyer un article sur un sujet de ce genre pour le recueil qui
sera dédié à sa mémoire.

V. TAPKOVA-ZA1MOVA
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CENTRE ET PÉRIPHÉRIE DANS LE SUD-EST DE
L'EUROPE À L'ÉPOQUE MÉDIEVALE ET PRÉMODERNE

ANDREI P1PPIDI

Avant de vous présenter ce rapport qui aurait dû avoir deux auteurs,
permettez-moi de rendre hommage à la mémoire du professeur Eugen
Staneseu. C'est à lui que je dois d'être ici, car il avait pensé que son
expose, portant sur la periode byzantine, poutrait être complété utilement
par le mien, qui envisagera l'évolution des mêmes problèmes aux XVI°
XVI' siècles. Sa molt soudaine, en septembre dernier, m'a empêché de
bénéficier de ses conseils et de confronter mes conclusions aux siennes.
Bien des eireurs m'eussent autrement été epargnées. Mais les réflexions
qui vont suivre ont été préparées par notre longue et affectueuse familia-
iité. Je tiens à l'avouer aujourd'hui, en inscrivant son nom en exergue
de cette page*.

Je me Buis demandé quelle était la meilleure manière de concevoir
le sujet : opposer centre et périphélie aux termes de ces « economies-
monde » dont Braudel et Wallerstein ont brossé un vaste tableau, ou bien
évoquer les rapports entre les pro\ inces et le noyau autour duquel elles
vont constituer les Atats balkaniques modernes, ou encore étudier Pint&
raction ville-campagne. Ce sont, je crois, les volets d'un triptyque : ins&
parables, ils importent également à l'image d'ensemble que nous nous
efforçons de dégager. Il y a done conjonction, sinon même imbrication,
entre ces trois niveaux : économie, géopolitique et morphologie sociale.
Au risque de simplifier, essayons de ramener l'incohérence des faits b,
un semblant d'ordie.

Constantinople, deN,enue Istanbul, est un centre qui determine la
configuration de sa périphélie. Demeurée la Polis par excellence, elle
n'en est pas moins la capitale d'un Empire. Le conflit éternel entre
« polis » et Empire, phénoméne auquel l'historien roumain G. Bratianu vou-
lut rewire justice dans un beau livre (encore inédit) 1, en l'élargissant aux
dimensions de l'histoire universelle, est-il concilié par cette ambivalence

* I.e texte de ce rapport, présenté le 28 aofit 1990, A Madrid, au 17e Congrès Internatio-
nal des Sciences Historiques, appartient au thème Centre et peripheries ; Métropoles et colonies s.
Quelques observations préliminaires et provisoires ont été publiés dans une brochure, 17e Con-
gres International des Sciences Historigues. Rapports et abregés, II, Madrid, 1990, pp. 593-595.

Saul l'introduction, RIISEF, XX1T, 1945, pp. 67-104, et XXIII, 1946 pp. 31-56
Le titre en cst Formules d'organisation de la pais dans l'histoire universelle. Voir aussi notre
avant-propos aux pages posthumes publiées dans AIIAT, XXIV, 2, 1987, pp. 45-48.

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 263-279, Bucarest, 1993
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264 Andrei Pippidi 2

de Pancienne Byzance ? Les structures impériales l'ont empotte : le
sultan qui s'est substitué au basilevs proclame son autorité sur l'univers
entier, musulmans et infidèles, au sommet d'une hiérarchie des pouvoirs.
Mais la pax ottamanica, formule chere aux turcologues, n'est que le
résultat d'un équilibre de la coexistence, tant sur le plan local que dans
les rapports avec le monde extérieur, au-delA des frontières qui, servant
de barrière militaire, agissent aussi cornme un filtre des influences reci-
proques, économiques, sociales et culturelles.

LA où l'Etat ottoman a établi sa domination ce qui signifie,
pour notre propos present, l'espa,ce compris entre la Crete et Karnieniec
Podolsk, entre la steppe du Boudjak et Travnik il a defendu ses sujets
des invasions étrangeres et de l'arbitraire des potentai s locaux, il leur a
offert même la possibilité de la participation et, dans son propre intérk,
il a protégé la vie urbaine, en stimulant le commerce et l'artisanat. 11
n'est pas exagéré de dire que Constantinople a essaimé vers le Nord, A.
travers les Balkans, par une quinzaine de villes à caractère colonial qui
reproduisaient son modèle : centre administratif et point de conecte des
impòts, souvent superpose sur un ancien marche d'échanges 2. Le develop-
pement de ces imitations de la grande « Tzarigrad » surpasse de beaucoup
les nécessités locales, car il répond d'abord aux exigences de l'autorité
impériale mais suscite la consommation et la redistribution de sorte
que la viile créée pour le trafic A long-ue distance finit par relever son
hinterland. La croissance de telles villes se fait au dépens des autres.
reléguées au rang de simples bourgades, de relais routiers et de forts
(palankas ).

Le prototype est # un ventr e », selon l'expression de M. Stoianovich 3.
Pour le nourrir, le ble et les troupeaux de la Péninsule sont drain& vers
la capitale. On sait que depuis 1666 la Moldavie fut obligee A, annuel-
lement 12 000 bceufs pour le ravitaillement d'Istanbul, tandis que l'expor-
tation de Mail en Pologne lui était défendue. En 1574, &lira lI reconnait
que cette principauté A, part le tribut qu'elle verse au trésor, assure la
majeure partie Paiimentation de Constantinople 4. Documents et rap-
ports de voyagems concorclent à mettre en evidence le r6le de grenier
A Me échu A, la Bulgarie- et A la Valachie au XVI' siècle 5. En fait, cette
fonction leur était revenue après la destruction de la base agricole que
représentait la cae nord-pontique 6.

De toutes les agglomerations urbaines d'Europe et du Proche-
Orient, celle-ci est la plus populeuse. Le nombre de ses habitants,

Traian Stoianovich, Model and Mirror or the Premodern Balkan City, in La ville bal-
kanique aux XVe X Ville ss. (relations socio-économique el démographiques), le recueil des
actes du Colloque international organisépar la Commission d'histoire économique de l'AIESEE,
Li Moscou et Kiev, 28 mais-3 avril 1969.

3 ¡bid., p. 14.
4 M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Quelques données sur te ravitaillement de Cons-

tantinople au xvie siécle, dans les Actes du premier Congres international des études balkani-
ques et sud-est européennes, III, Sofia, 1969, pp. 669-670; M. Maxim, Culegere de texte oto-
mane, Bucarest, 1974, p. 49.

5 Fernand Braudel, La Mediterranée et le monde méditerranéen d l'époque de Philippe II,
1, Paris, 1966, pp. 528-529.

W.I-1. Mc Neill, Europe's Steppe Frontier, 1500-1600, Chicago, 1964, p. 23, a raison
d'attirer l'attention sur le tournant de 1474-1475, qui se prolonge jusqu'en 1484, date de la
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estimé par Fetnand Braude' à 700 000 pour les XVIeXVIIe siècles 7,
ce qui est d'ailleurs le chiffre avancé par Giovanni Botero, aurait été,
selon une évaluation moderne, de seulernent 560 000 B. Les témoignag,es
du XVIIe siècle, continuent à tourney autour de 800 000 habitants9.
En 1745 un voyageur anglais, apprenant que la ville consomme 36 000
kilas de viande par jour, est arrivé par un trop simple calcul à ce résul-
tat formidable : 3 600 000 personnes 1°. Si a présent on ouvre le Larousse
de 1956: 1 100 000 habitants, a peine plus qu'en avait compté, trente ans
plus tôt, la statistique citée par le Guide Mamboury 11 Soit 5°0 de la
population de la Turquie actuelle, Landis que derrière la Constantinople
ottomane il y avait un immense Empire s'étendant en Europe, en Asie
et en Afrique.

Logé à l'extréme pointe du continent, adossé au Bosphore, déjà
chatgé d'une histoire millénaire lorsque la conquéte ottomane a relancé
son destin, Istanbul se trouve a une croisée de chemins qui lui perrnettra
de rnaintenir et d'affermir sa position au centre d'un système administra-
tif tentaculaire. C'est ici qu'aboutit le réseau routier qui innerve la Pénin-

Coulé dans le mottle byzantin, le nouvel Empire d'Orient remet en
état et entretient soigneusement les antiques voies romaines. Situation
bien vue déja par N. Iorga, qui pallait de o dromocratie n. D'ailleurs, la
route porte le mème nom en serbe et en roumain, done sur les deux rives
du Danube drum (dromos ). Nous commenons à connaltre mieux ceite
réalité balkanique grace à des travaux comme ceux, excellents, de Mme
Zitojevié, qui reprennent une direction de recherches inaugurée par K. J.

prise des ports de la Moldavie, Rilia et Cetatea Alba' (Moncastro), par les Turcs. Cf. Serbaa
Papacostea, Caffa el la aloldavie face ez l'expansion ollomane (1453 1484), in Colloquio ro-
mero-italiano I Genovesi nel Mar Nero durante i secoli XIII XIV" Bucarest, 1977, pp.
131 153. Cependant, la alachie, convoitée depuis un siecle par les Osmanlis et totqours
tiraillee enre eux et la I longrie, tard encore à se soumettre : ce sera chose faite dix ans apres
Mohacs. Le tribut de cette principauté, limité encore a 24 000 ducats en 1526, montera en
fleche pour arriver en 1592 à 155 000 ducats, cf. I). Mioc, Cuantumul birului In Tara Romd-
r eas 3 In secolul al XVI-lea, SMINI, V, 1962, p. 160, voir M. Berza, Ilaraciul Moldovei si
Tar Romdnesti in sec. X V XIX, ibid. 11, 1957, pp. 7-45. Scion une information recueillie
par Michel Nfollat, Istanbul rt la rencontre de la mer Noire et de la Mediterranee, dans Istanbul
a la jonction des cultures balkaruques, méditcraraneenres, slaves el orientales, Bucarest, 1977,
p. 156, en 1520, 70-80 navires charges a Br5ila apportaient du We roumain pour la ca-
pitaie ottomane.

7 F. Braudel, Civilisation matérielle, economie el capitatisme, 1, Paris, 1979, tr. rouni.,
II, Bucarest, 1989, p. 320, Cf. J. Boterus Benesius, imj eriorurn Mundi Catalogus el Deserii tia,
Cologne, 1613, p. 275.

8 T. Stoianovich, op. cit., p. 16. Oiner L. Barkan, Quelques remarques sur la constitution
sociale el dimographique des vales balkaniques au cours des XV° el X Via siècles (Actes du
Colloque Istanbul et la jonction des cultures balkaniques, médtterranéennes, slaves el orientales
(MX V° XI Xe siècles, Bucarest, 1977), p. 282, offre des precisions; la population d'Istanbul
ne depassait pas 100 000 habitants en 1478, elle avait quadruple un Meek plus tard. Voir
encore Alfons Maria Schneider, Dte BevolLerung Konstantinopels int XV. Jahrhundert, Nachrich-
ten der Akademie der NA issensehaften in Giittingen, no. 1, 1949, pp. 233-244.

v Robert Mantran, Istanbul dans la seconde moilié du XV 116 siècle, Paris, 1962, pp.
42-47.

1° Richard Pococke, A Description or the East and Sotrte Other Countries, II, 1, Londres,
17F, p. 127.

11 Ernest Mamboury, Constantinople, C-ple, 1929, p. 9. La question de la densité de-
mographique a Istanbul est tres dilficile a résoudre : on a l'impressioa d'uoe ville surpeuplée,
etouff ante.

2 c. 1056
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Jiree'ek lui-même 12 nous faudrait davantage d'études consacrées
d'autres segments de ce réseau de postes qui sillonnait les Balkans.

Outre la route qui suivait de près le littoral de la Mer Noire, il y en
avait une autie qui rehait Constantinople à la eapitale de reehange,
Andrinople, et se ramifiait : vers le sud, en direction de Gallipoli, vers
le nord, par Jambol, Sumla, Razgrad et RusCuk jusqu'au Danube, ou bien,

tiavers Philippopolis (Plovdiv), Sofia, Ni, on rejoignait à Belgrade la
route de Bude. Un branchement de eet itinéraire se décrochait
Plovdiv pour se diriger vers l'ouest, Tatar-Bazardjik-Skoplje, remonter
vers le nord jusqu'à Bosna-Saral (Sarajevo), contournant le massif
montagneux, et retomber sur la côte à Raguse (Dubrovnik). La prin ipale
liaison avec l'Adriatique était townie par la route (suivie encore par Victor
Bérard au début de ce siècle) : Durazzo-Elbassan-Ohrid-Bitolja (Monastir)-
Prilep-Serrès-Andrinople, avee un rameau descendant vers Salonique,
suivant le trajet de l'ancienne Via Egitatia 13.

Pour la vitesse des tiansports, on doit Oistinguer entre le rythme
habituel, au pas des convois et des caravanes 14, et la rapidité avec laquelle
se déplacent les messagers, pouvant franchir la distance entre Constan-
tinople et Bucarest en une seule semaine. Montaigne déjà savait que « les
Valachi, courriers du Grand-Seigneur, font d'extrêmes diligences »35.

On devrait également tenir compte de la circulation maritime dont
Constantinople n.'a jamais cessé d'être le carrefour international. La on-
gate progressive des iles de la Mer Egée, qu'on peut suivre dans le texte
de Critobule 16 a permis aux Tm.cs, dès Mahomed II, de s'emparei des
points de relais du commerce italien. Dans une partie de l'Archipel,
Paros, à. Andros, à Karpathos, à Naxos et Milo, à Patmos enfin, des
autonomies locales furent épargnées 17 Les chevaliers de Rhodes érnigrent

Malte en 1530, Chios la Génoise est plise en 1566, Chypre enlevée aux
Vénitiens en 1570, comme la Crète un siècle plus tard. De l'autre c6té des
Détroits, les marchands oecidentaux ont dit abandonner les eaux de la
Mer Noire et les échelles du Bas-Danube au cours de la seconde moitie du
XVe siècle. Cependant, tout en imposant leur contrôle sur le commeice
pontique, les nouveaux maitres de Constantinople n'ont pas écarté iigou-
reusement toute présence « franque » de cette zone. La Mer Noire a été
e o lac turc » évoqué par Heyd et Bratianu 18, la « chasse gardée » dont

12 Olga Zirojevie, Carigradsla drum od Beograda do So fija (1459-1683), Be g ade,
1970, avec une abondante bibliographic ; cadern, Landstrossen auf der Balkonhalbinsel. Periode
der Tiirkenherrschaft, dans les actes du Colloque Istanbul, pp. 163-168.

13 Peter F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule 1354-1804, Seattle,
1977, pp. 73-74. Voir aussi V. Berard, La Turquie el l'hellénisme, Paris, 1897; Lechner's Uber-
sichtskarte von Rumitnien u. Bulgarien, N ienne /1914 ; Harta Europei de Sus-Est execulatil la
Instilutul Geografic al Armatei, /Bucarest', 1909.

14 Voir, par exemple, Constantin I. Karadja, Le voyage de Michel Eneman de Bender el
Constantinople en 1709, RHSEE, VI, 1929, pp. 365 372 (ce trajet a été parcouru en d'x-neuf
jours, mais on connaissait des records de vitesse ; quatre ou cinq jours).

18 A. Pippidi, Homilies tt idées du Sud-Est europeen à l'aube de l'dge moderne, Bucarest-
Paris, 1980, p. 333.

" Critobuli Imbriotae De rebus per annos 1451-1467 a Alechemete II gestis, éd. Basi-
lius Green, Bucarest, 1963.

17 N. Iorga, Byzance après Byzance, Bucarest, 1935, pp. 61 70.
18 Wilhelm Heyd, Geschichte des Levanthandels im Mittclaller, II, Stuttgart, 1879, pp.

393-400; G.I. BrAtianu, La Mer Noire. Des origines CI la conquae ottomane, Munich, 1969.
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parlait Braudel, seulement jusqu'au XVIIe siècle 19. Weer-tin-lent, des
fouilles archéologiques, à Vadu, qui attestent la circulation des monnaies
occidentales sur la cête ouest de la Mer Noire, ont remis en cause le
problème 2°. 11 est certain que cette domination n'était plus exclusive,
puisqu'une navigation de cabotage le long des cêtes de la Mer Noire avait
alors recommencé 21. Mais pour que Venise reprenne pied en Crimée,
faudra attendre jusqu'en 178G: le khanat venait d'être annexé par la
Bussie et la République n'avait plus qu'une dizaine d'années à vi re.

Si telle est la position de la capitale ottomane à la confluence de
deux mers et à, la convergence des principales routes terrestres du Sud-
Est européen, il ne faut pas oublier que ce puissant foyer d'activité
commereiale est responsable du repli sur soi de l'ensemble économique au
centre duquel il se forme. La valeta du commerce de la Valachie avec
Brasov s'élevait à, 7 millions d'aspies en 1503; entre 1542 et 1354 elle
est inférieure à la moitié de cette somme (3 250 000 aspres) et, tenant
comnte de la dévaluation de la monnaie ottomane, elle ne se releyera
pratiquement plus jusqu'à la fin du XVIe siècle. En même temps, le chan-
gement de contenu de ces rapports commerciaux est encore plus dramati-
que : tandis que l'exportation de produits valaques a augmenté entre
1503 et le milieu du siècle de 40-50%, l'importation (y compris la marchan-
dise d'origine occidentale écoulée par Brasov) décroît jusqu'à, un tiers de
ce qu'elle avait été au début de cette période. Et le reflux est exactement
équivalent pour les denrées orientales que la Valachie transitait tradition-
nellement vers la Transylvanie 22.

L'exemple de la Moldavie n'est pas moins significatif : elle avait été,
à, la fin d.0 XIVe siècle et au XVe, le débouché du commerce polonais
vers la Mer Noire. La route moldave aboutissait à Cetatea Alb6, I rem-
bouchure du Dniester, d'où elle se prolongeait par mer jusqu'en Chypre
et, par vole de terre, le long de la cête septentrionale, jusqu'à, Caffa 23.
Avec la chute de cette colonie génoise, suivie à brève échéance par la
perte des ports de la Moldal je, la même stagnation s'installe, ce qui en-
traine le déclin de Lwow. A la place des marchands italiens, à 6'46 des
Arméniens qui servaient toujours d'intermédiaires, grace à, leur présence
ancienne et active dans les villes roumaines, il y aura de plus en plus de
Grecs et de Juifs attirés par le commerce levantin. D'agents de la 1)016-

19 Voir les rectifications apportees par M. Afollat, dans les Actes Istanbul, pp. 151-164,
et par Mihnea Berindei, I es Vénillens en Mer Noire, YVIeXI'lle sUeles, Cahiers du Monde
russe et soN ietique, XXX, 3-4, 1989, pp. 207-224.

29 Sergiu Iosipeseu, Dans la Mer Noire pendant l'Antiguité el le Mogen Age, en I rivet-
yant à la recherches de l'anciettne bonehe sud du Danube, RRH, XXI, 2, 1982, pp. 283-302 .
On attend l'édition des résultats des fouilles de 1986, 1988, 1989.

21 A. Pippidi, Caldlori italieni In Moldova ;i noi date despre navigafia in Mar a N agril
In secolul XVII, AlIAL XXII, 2, 1985, pp. 611-621. Cf. R. Mantran, La navigation veni-
tienne el ses concurrentes en Médilerranée orientate aux XV I le el XV II le siides, in Méditur tnée
et Ocean lndien, Paris, 1970, pp. 375-391.

23 Radu Manolescu, Comerful rdrii Roindne.Fli i Moldovei eu Braovul (secolele XIV
XV/ ). Bucuresti, 1965, pp. 153, 164, 176, 180 181 ; S. Papacostea, Inceputurile politicii omer-
ciale a rdrii Romane$ti si ItIoldovei (sec. XIV XV I ). Drttm i sial, SMIM, X, 1983, pp. 9-55.

Voir P.P. Panaitescu, La route commereiale de Pologne et la Mer Noire au Moy n Age,
Revista istoricA romAnA *, 3, 2-3, 1934, pp. 1-24, ainsi que l'ouvrabe de Lucie Charewi

czowa, Handel sredniowiecznego Livonia, LWOW, 1925. Cl. 1. Nistor, Die auswiirtigen Handelsbezie-
hungen der Moldau in XIV XV I. Jahrhundert, Gotha, 1911 et idem, Handel und Vandel in
der Molduu, Czernowitz, 1912.
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268 Andrei Pippich

tration économique orientale ils deviendiont l'appui de l'autorité poli-
tique ottomane dans cette région 24. Car raffaiblissement de la résistance
opposée par les Prineipautés danubiennes avant de reconnaitre définiti-
vement la suzeraineté de la Porte s'explique lui aussi par le tarissement
des rnoyens financiers que leur trésor trouvait dans ce commerce de
transit.

Certes, les interdictions répétées qui menaçaient l'exportation du
bétail vers la Pologne et la Hongtie supposent que de telles mesures
n'étaient respectées qu'en partie. Un document de 1560, souvent cité,
nous renseigne sur les affahes du marchand Iseppo di Francesco qui était
capable de fournir à Venise 17 000 tétes de bovins par an : les troupeaux
achetés en Moldavie auraient été aeheminés, par Targoviste, Pées et
Szeged, vers Pettau 25.

Le filet qui s'est abattu sur la Péninsule a les 'mines assez larges :
tout système économique connait exceptions et ptivilèges, gaspillage et
halides. L'exception la plus notable c'est le commerce des vins de Crète
qui subsiste au XVIe siéele, protégé par l'extra-territorialité. En effet,
entre la eolonie insulaire et sa métropole, le 1.111 voyage sans encombre ;
après une première étape à Constantinople, il est caboté par les routes de
la Bulgarie jusqu'au Danube ou transportépar mer jusqu'à Mitt et ensuite
chartié à travers la 3.Ioldavie, la Pologne et l'Allemagne, avant d'être
embaiqué à Hambourg ou Ltibeek à destination de Venise 26. Les excep-
tions tendent à, se multiplier au eours du XVII° siècle et de récents
travaux de notre collègue Bogdan Murgeseu, coneemant suit out les lentes
de bétail en Allemagne comino source de revenus pour les boyarcls et le
prince de Moldavie, suggèrent que la notion de « monopole ottoman ne
devrait pas étre acceptée sans de fortes résers es 27 Mais n'est-ce pa,s
aceorder une importance exagérée A, tout ce qui s'écarte du modèle
id éal 28 Nous nous en tiendrons done A, l'assertion de Itaje'evie, consul
d'Autriehe à Bucarest : « La Porta Ottomana intende e pretende di
avere per sè, e principalmente per l'uso della, eitta di Constantinopoli,
tutto il bestiame e tutte le vettovaglie a quel prezzo che piace adesso di
tassare, cioè cavalli, buoi, montoni, miele, cera, grani, burto, sego e

Cf. A. Pippidi, Juirs el Roumains aux XVI et x Vile siecles. Quelques nouveaux
limoiqnages. Etudes et documents balkaniques et méditerranéens, 10. Recueil 111, Paris, 1986,
pp. 67-85.

26 Le document est signalé par Ugo Tucci, ainsi que par Vera Zimáni,dans leurs
contributions au recueil d'études Rapporti venclo-ungherest all'epoca det Rinascimento, ed. 1 ibor
Klaniczay, Budapest, 1975; cf. notre compte-rendu dans la Revue Houmaine dilistoire o,
NA I. 1, 1977, pp. 183-184. Voir N. larga, Opere economice, 1982, pp. 535-538 et Laszlo
Makkai. Das Ungarische Vichhandel, 1.550 16.50, in Der Aussenhandel Ostmilleletzropus 1410-
16.50. ed Ingemar Bog, Cologne-Vienne, 1971, pp. 483 506.

26 A. Pippidi, Homm s el idées du Sud-Est européen, pp. 127-128.
27 B. Murgescu, Lia Lehr, Comerful Tara Rorminesti si Moldovei m a doua jutnutale a

secolului XVII, SMIN1, IV, 1961, pp. 243 296.
La démonstration concluante en faveur du s monopole par G.I. Briaianu, Eludes

sur l'approvisionnement de Constantinople ella monopole du ble à l'ipoque byzanfine el ottomane,
in Eludes byzantines d'histoire éconornique el sociale. Paris, 1938, pp. 168 177, dolt beaucoup
aux idees de Walter Hahn, Die Verprlegung Konstantmoples durch staalltche Zwungswirtschaft,
nach birkische Urkunden aus dem 16. Jahrhundert, Beillefte zur ierteljahrschrift fur Sozial-und
Wirtschaftsgeschichte, VIII, 1926.
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formaggio cosi che poco resta da trasportare negli altri stall » 23. Selon le
même témoin,#les deux Principautés envoyaient chaque année 5-600 000
moutons it Constantinople, tandis que la Moldavie seule exportait en
Polog,ne 20 000 ehevaux par an, 5 000 bceufs et 6 000 vaehes pour la
foire de Breslau (Wroclaw) etc.

Dans ses grandes lignes, le système fonctionne et, sans imposer une
discipline fel me à l'extrème périphérie de l'Empire, 11 s'adapte parfaite-
ment aux initiatives indépendantes prises dans ces pays de frontière.
La preuve c'est qu'il y a produit des effets dans la vie politique et
sociale que nulle intervention directe n'avait pu déterminer. Vers 1500 le
tribut versé par la Valachie au trésor ottoman ne représentait guère plus
de 5-10°0 de la valeur du commerce entre eette principauté et la ville
saxonne de 131aoy. Au milieu du XVI e siècle cette valeta arrive A, ètre
égalée par le montant du taibut. Un demi-siècle plus tard, le tribut a
triplé ce qui, en raison du plafonnement du commerce avec la Transylva-
nie, exige d'autres solutions. A eette situation, qui implique un urgent
besoin d'espèces sonnantes répondent la pression fiscale et la mise en
fonction de nouveaux circuits commereiaux orientés vers le Sud. La pro-
duction agiicole sera désormais dirigée vers l'exportation, au profit des
boyards, grands propriétaires et gros éleveurs. Pour a,cquitter les charges,
les paysans empruntent à intéra et, de plus en plus souvent, vendent
leur liberté personnelle avec leur terre. C'est ainsi que la conjonction de
circonstances entièrement étrangères aux conditions internes de la société
roumaine a entrainé un rapide développement de la elasse seigneuria1e 31.

Le problème de la fisealité vaut qu'on s'y arrAte un instant, parce
que dans le Sud-Est c'est un des facteurs d'unité qui aggissent en faveur
du centre. L'État ottoman n'a, pas innové, il a maintenu les impôts du
régime précédent 32: capitation (kharadj), dime des produits de la terre,
taxe du marché et douanes. A ceci s'ajoutent une foule de contributions
extraordinaires et de livraisons en nature ou en hommes (corps de troupes
ou main d'ceuvre corvéable), sans compter les malversations : ainsi, dans
les Principautés danubiennes, vers le milieu du XVIIe siècle, le fisc peree-
vait sur une paysannerie a,ccablée jusqu'à trois fois le montant du tribut,
pour faire la part du prince ainsi que celle des fermiers 33. L'appareil
fiscal échappe done au contrôle direct du Trésor impérial, mais ce dernier,
en revanche, introduit la centralisation et l'uniformisation de l'admini-
stration financière.

maintenant, on se demande ce que la périphérie ama reçu en
échange de cette extraordinaire concentration de richesses et de vivres,
la réponse ne saurait étre unique. On pourrait dire que toute ville ottomane

29 Domenico Sestini, V iaggio in Valachia e Moldavia con osservazioni storiche, naturali
e politiche, Milan, 1853, p. 84.

39 ¡bid., pp. 87-90.
31 Daniel Chirot, Social Changt in a Peripheral Society. The Creation of a Balkan Colony.

New York, 1976, pp. 40, 48, resume d une manière claire et convaincante une analyse dont
les elements lui ont été fournis par les historiens roumains ; pour l'essentiel, il se rallic aux
theses d'Henri H. Stahl, Les anciennes communautés villageoises roumaines. Bucarest-Paris,
1969.

32 N. lorga, Histoire des Mats balkaniques ill'époque moderne, Bucarest, 1914, pp. 30-31.
33 Eug. Alberi, Relazioni al Senato, XIII, pp. 388-389; N. Barozzi et G. Berchet,

op. cit., II, p. 25, rapport du baile Giov. Cappello, en 1633.
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reflète ce modèle suprème qu'est Constantinople. En dépit du milieu ethni-
que dis ets qui l'ensene et l'inonde, le paysage urbain est recréé partout
de mème. Une acropole forlifiée (la kale) dominant le meydan, qui hérite
du 161e de l'agora, et la grande mosquée ou, dans les tertitoires nouvelle-
ment acquis a l'Islam, le tekke des derviches, sont le centre politique et
militahe et son pendant religieux. La ville commerciale s'étend en cercles
successifs autour du sanctuaire : c'est le çarsi ou bazar, dont l'aménage-
ment concentrique et hiérarchique est un autre exemple du rapport
entre centre et périphérie 34. D'autres traits distinctifs de la ville ottomane
sont ajoutés par les lieux de sociabilité : fontaines, bains publics (ham-
mams ) et auberges (hans ), celles-ci étant sou% ent une fondation pieuse
musulmane ou, en terre chrétienne, propriété de l'un des monastères
emplacés intra muros. En outre, partout où la vente des boissons alcooli-
ques n'est pas &fondue par le coran, il y a des cabarets, amplement
pomvus de prostituées : les voyageurs tmes au nord du Danube, le «globe
ti otter » Evliya Celebi, par exemple, s'étonnent d.0 nombre de tavernes
mal famées de Bucatest 35. La topographie de ces villes est un criant défi

l'idée mème d'urbanisme ou, plutôt, A, la tradition occidentale. « La
cite ottomane n'est pas une association autonome de citoyens, mais une
entité administrative unifiée pour des raisons fonctionnelles » 36 .Alep
vue par Jean Sauvaget ressernble étrangement a Bucarest telle que l'a
décrite Paul Morand ; corps informe axé sur sa grand'rue et balafré de
sentiers au tracé itrégulier, grappe de mahallas : « Les maisons très serrées
et ties hautes au centre s'en vont vers la périphetie en s'espaçant et
s'abaissant graduellement jusqu'à se fondre en masures en finir dans le
sol en bouges a tsiganes. La ville européenne s'évanouit et l'Asie com-
mence. La route des ient piste, la poussière dore les maisons ; sans tran-
sition, l'holizon ouvre sur l'infini, sur l'Iran, sur le Gobi, sur le Thibet» 37.

Dans la fommilière de rues contournant des potagers et des mou-
lins, sous des balcons clos en encorbeillement ou sous des auvents bas,
une foule bariolée se presse, péle-méle avec les animaux qui circulent
librement. Les costumes, maiquant les métiers ou les distinctions de
rang, sont les m6mes qu'à Constantinople. Il suffit de regarder l'un de
ces « achtenbiicher » que les voyageurs occidentaux dans l'Empire otto-
man aimaient remporter avec eux comme ils fetaient aujourd'hui d'un
souvenir tout istique infiniment plus banal et moins coftteux : janissaires,
popes ou h( djas, porteurs d'eau (sakadjis ), marchandl, pélerins, etc. 38

La mode mientale est adopt& par la classe seignemiale avec un
empt essement qui traduit ostensiblement une option politique. Qu'il
suffise de lappeler que /a femme d'un prince de Valachie, au retour

34 T. StojanoN ich, op. cit., pp. 18-20. Pour les dimensions du carsi de Bucarest
en roumain td.g on peut retcnir un renscignement relatif aux dégitts causés par l'incendie
de 1801; 1i 00 maisons et boutiques, cf. Dionisie Eclesiarhul, Hronograf. 1764-1815, Bucarest
1987, p. 155, note de l'éditeur N. Stoicescu.

15 Calatori strilini, VI, Bucarest, 1976, p. 495.
16 G(inul Tankut, The Spatial Distribution of Urban Activities in the Ottoman City

Structure Socialc, p. 2a1.
17 Paul Morand, Bucarest. Paris, 19090, p. 129.
88 Voir, par cxemple, Susan Skilliter, ,Lirc in Istanbul 1588. Scenes from a Travallet's

Picture Book, Oxford, 1977. Nous nous proposons une étude comparée de ces documents
artistiques.
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d'ula exil qui lui avait fait connaitie Vienne et l'Italie, devra quitter les
satins brochés de Venise pour reprendre un costume de cérémonial qui
n'était autre que celui d'une élégante de Constantinople. Et, toujours vers
la fin du XVII° siècle, lorsqu'un boyard fut accusé de trahison, la preuve
c'est qu'il portait les cheveux longs, Ai l'occidentale, each& sous un bonnet
de fourruie « iehlice » le haut de forme byzantin, tandis qu'il ett fallu
les laser complètement, sauf une mèche sur le front, contrite c'était la
coLtume turque 3°.

Dans la vie quotidienne, comment ne pas remaiquer la présence
clinable de tous les plats turco-grecs, du café et du tabac? Les archéolo-
gues nous assurent que, déjà, pour le XVII' siécle, ils découvrent en mi-
lieu mbain «un nombre exceptionnellement important de pipes en teire
euite»40. Le décor aussi est influencé par la mode constantinopolitaine :
les demeures nobles de Valachie et de Moldavie se transforment à Pint&
rieur jusqu'h ressembler h des archontika, avec des pièces plaquées de
faience cl 'Iznik ou aux murs ornés de jardins persans en stue ou
peinture 41 A la fin du XVIIIe siècle, un voyagetir fraiKais ne manque
pas d'étre stnpris par les similitudes da,ns la raaniCre de vivie des Mol-
daves et des Tures et il ajoute : « cette conformité de mceurs et, d'usages
est tres digne de remaique entre deux peuples dont la religion est si
dif férente » 42.

Mais une vine est aussi un état d'esprit. Le rayonnement culturel
d'Istanbul est incontestable. D'abord dans les territoires directement
administrés par l'Empire et à population majoritaire musulmane. On
peut citer le mot d'un chroniqueur turc du Banat, Elhac Ibiahim Neimed-
din Temesvaii, qui remaiquait orgueilleusement qu'au XVII' siècle,
Timisoara, « la ville d'argent », s'intégrait dans un climat cultmel typi-
quement turc43. Cependant, il existe également un courant parallèle,
qui traverse la culture grecque orthodoxe, ce rayonnement allie le centre
et la péliphérie dans une méme solidaiité contre les forces d'occupation.
Car la domination ottomane est ressentie comme une occupation temporaire,
dont la fin, toujours ajournée, serait garantie par les vieilles prophéties.
En 1533, les moines de Micky° conservaient précieusement un manuscrit
des Olacles de Léon le Sage qui les confortait dans leur espoir : « les Ser-
viens et Bulgariens estiment que ceste prophétie se doibl o accommoder

39 Cronicari munteni, ed. M. Gregorian, II, Bucarest, 1961, p. 297.
40 Mircea D. Nlatei, Aspects de la vie urbain en Valachie et en Moldavie au XVII°

sie I s, in Structure sociale et développement culturel des villes sud- st curopéennes et adriatigu s
aux XVIleXVIlle siècles. Bucarest, 1975, p. 78, n.9.

CorMa Nicolescu, Arheologia Moldovei, V, 1967, pp. 287-308, Case, conoce, palate
vechi romitnesti, Bucarest, 1979. Sur la decoration du palais de Stavaraki, 6rand dignitaire
phanariote, voir Em. Legrand, Recueil de poemes histortgues en grec vulgaire, Paris, 1877, pp.
191 223. Voir aussi RaLvan Theodorescu, Civilizalia rometnilor mire medieval si modern, II,
Bucarest, 1988.

42 A. pipidi,p Cdleitoriile ducelui de Richelieu prin Moldova, Revista de istorie e, 41,
7, 1988, pp. 688-689.

43 St. SteUinescu, Les villes roumaizzes el leurs rapports avec Istanbul in Istanbul d la
jonction...p. 118. A plus forte raison on pourrait le dire pour les vines albanaises Shkodra
ou Tirana. Voir Stefanaq Pollo, Considérations sur l'essor économigue et culture! de Shkodra,
ibid., pp. 163-168.

Odile Daniel, Le processus d'islamisation dans les Wiles d'Albanie aux XV Ile XVII le
siècles Structure sociale, pp. 231-244.
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A, la cité Constantinople, qu'il disent debvoir estre de brief ruynée »44.
Les m6me textes seront encore copiés jusqu'à la fin du XVIIIe
tant que la foi en leur accomplissement demeurera vive grace aux guerres
russo-tuf ques. Les Russes n'étaient-ils pas t le peuple blond venu du Nord »
auquel, depuis deux cents ans, on s'accordait à attribuer le rôle de libéra-
rateur La victoire leur était promise par tous les prophètes, de Daniel b.
Méthode de Patara, dont la réflexion byzantine sur l'histoire avait
noun le 45.

L'hellénisme, réveillé b, Constantinople par le nouveau commerce,
par les nouvelles et vastes relations d'affaires avec le monde extérieur,
cherche et trouve du c6té des prin,cipautes roumaines ce qui lui manquait
lbr-bas : la sécruité, un milieu chrétien supérieur en civilisation et richesses,
des honneurs suprémes et enfin et surtout l'illusion de cet Empire qui
avait péri à Byzance, mais que les savants de la nation espéraient pouvoir
fail e revenho 46 Toute une littérature grecque, du XVIe au XVIIIe siòcle,
a été &rite par des lettrés de Constantinople dans les Principautés ou,
du moins, pour un public qui, quelle que filt son origine, vivait dans les
villes rournaines et, m'éme avant la fondation des Académies de Bucar est
(1688) et de Jassy (1714), avait fréquenté une école grecque (exemples :
le poème de Georges l'Étolien, Stavrinos, Markada cf. Börje Knös).
Il ne suffit pas de reconnaitie que l'usage de cette langue renda,it accessible
une forme culturelle supérieure : le grec est A, l'époque la lingua franca des
Balkans et, au nord du Danube, il acquiert aussi un prestige social qu'il
gardera jusqu'à la fin du régime phanaaiote.

Enfin, un troisième courant intellectuel qui relie le centre A, la
périphérie est celui de la culture occidentale. La difusion de celle-ci
partir de Constantinople se bifurque comme chacun sait, elle a progressé

travers des traductions en grec, avec d'autant plus de facilité que les cou-
ches sociales les plus promptes à accueillir connaissances et idées nouvelles
avaient une éducation grecque. C'est ainsi que, traduits en grec, la Politi-
que de Bossuet et l'Essai sur les Iliwurs de Voltaire sont entrés dans des
bibliothèques du Sud-Est européen b., la suite d'Isocrate et de Plutarque.
D'autre part, si la capitale du Bosphore fut une téte de pont de la civili-
sation italienne et frainaise, elle le doit à l'ancienne colonie génoise de
Pao, qui, par rapport à Istanbul, est un centre b, Pintérieur d'un autre
centre. II faut penser aux relations de l'Empire avec des Etats occiden-
taux, dont la Hollande (dès le début du XVIIe siècle, cf. De Groot), et
aux colonies commerciantes qui s'établissent ici et A, Smyrne (Izmir) ;
au Palais de France, résidence de l'ambassadeur de Louis XIV, on jouait
Corneille et Molière, comme, quarante ans plus tôt, on avait représenté
une pièce de Shakespeare pour divertir les lathes de l'ambassadeur angla,is47.

44 A. Pippidi, Early Modern Libraries and Readers in South Eastern Europe, RESEE,
XIX, 4, 1981, pp. 714-715.

46 Idcm, Tradiria politicd bizanlind in jarlile romane in secolele XVI XV III, Bucarest,
1983, pp. 88-89.

46 N. lorga, Histoire des Etats balcanigues, p. 52. C'est le point de vue développé, vingt
ans plus tard, par l'auteur dans Byzance après Byzance.

47 A. Pippidi, Hommes et idées... p. 153. "An English mask on tmelfe night" en 1627,
cf. The Negociations or Sir Thomas Roe, éd Samuel Richardson, Londres ,1740, pp. 758-763.
Il n'est pas inutile de revoir les conferences de N. Iorga, La France dans le Sud-Est de l'Europe,
RHSEE, XIII, 1936, pp. 21-68, 105-172.
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De sorte que la penetration de la Compagnie du Levant, la rivalité entre
missionnaires catholiques et agents de la Réforme, la politique de la
royauté franqaise, toutes à la fois ont concouru au désenclavement de
cette r6gion que la mainmise des Turos avait écarté de l'Europe.

II

L'expansion d'Istanbul semble effacer l'histoire, refavonnant l'ceuvre
des siècles precedents. Ce n'est pas toujours vrai hiltons-nous de le dire.
A une époque oil l'État-nation n'existe pas encore dans le Sud-Est européen,
de petits centres périphériques conservent leur identité et échappent
l'Empire dévorant. L'exemple classique est le Montenegro qui a défendu
son indépendance de fait et on pourrait citer également le cas de l'Albanie
méridionale dont la relation au pouvoir central reste complexe. Les retrai-
tes inaccessibles de la haute montagne préservent l'autonomie Ai ce point
qu'on dirait qu'une des lignes qui unissent ces points de resistance eat une
courbe de relief. Un troisieme répere sur la carte, Mani, dans l'extrême
sud du Peloponnese, renforce notre conclusion : au XVIII° siècle, il a fallu
que la Porte tolérilt une série de beys semi-dependants pour gouverner les
indomptables montagnards de cette cuntrée. Pas plus Paronaxie que
Samos ne peuvent étre comparées àces autonomies périphériques : les
iles fluent des apanages concedes temporairement à des favoris du sultan.
Silistra, autour de 1630, et Vidin, au debut du XIXe siècle, ne sont guère
plus que des fiefs que les rebelles qui s'en sont saisis essaient de sous-
traire au contrôle de la Porte. Mais là où une forme d'Etat, fondée sur
une tradition historique, avait continué de vivre, comme au nord du
Danube, celle-ci a été épargnée : en Valachie et en Moldavie, l'affaiblisse-
ment des structures de l'Etat, au benefice de la classe seigneuriale, provo-
que un long conflit entre les boyards et le prince, dont ce dernier sortira
vainqueur seulement en tant que représentant de la métropole ottornane.
Quant à la Transylvanie, après avoir été réunie pour un moment à ces
deux principautés, elle cherchera à les transformer en satellites sous le
regne de Bethlen et des deux liák6czy, programme dont hériteront les
Habsbourg, devenus maitres de toute la Hongrie royale par le traité de
Karlowitz (1699). Pour plus de deux siècles, la frontière entre l'Europe
Centrale et celle du Sud-Est s'établit sur les Carpates.

La tradition historique protege aussi une autre enclave autonome,
le seul État-cité de la Péninsule, Raguse48. Elle compte moins par son
territoire, petit et peu fertile, que par l'essaim de colonies qu'elle a fonde
en Italie et dans les Balkans et qui à leur tour ont élargi la port& de
leurs affaires en établissant des factoreries en Dobroudja et Valachie des
le XVe siècle, en Transylvanie et Banat au XVI".

Le problème c'est le declin des anciens centres historiques. Une
regression marquee des le XVIe siecle, sinon avant. Ni TArnovo, ni Ohrid
ne comptent plus parmi les grandes villes, &ant remplacées par Nikopol

48 N. Biegmann, The Turco-Ragusan Relationship, La IIaye-Paris, 1967; R. Samardjid,
L'organisation intérieure des colonies ragusaines en Turquie aux XV le el Xvi le siecies, pp.
195-205. Voir encore A. Pippidi, Ilommes et idees, pp. 67-124.

4° A. Pippidi, Fidelité au passe. Xénophobie. Élals sans nation, RESEE, XVII, 4, 1979,
pp. 757-762.
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et Skoplje. Suceava et Targoviste cédeiont le pas à, Jassy et Bucarest,
tandis que les vines qui avaient été engagées dans le commerce avec la
Trausylvanie et l'Europe Centi ale, Baia, Siret, Curtea de Arge§, Targsor,
Gherghita cesseiont à peu pres entiillement leur activité 5°. Par conséquent,
la constitution d'une identité nationale ne s'accrochera pas à ces foyers
de tradition rnédiévale, mais elle va se concentrer autour de vines « neu-
ves » dont l'essor est dû aux conditions stratégiques, du point de vue
militaiie ou écononnique, qui les auront recommandées à l'intélét de
l'autorité ottomane.

Paradoxalement, c'est l'Empire qui a prolongé l'existence des
autonomies politiques locales par un compromis entre leur réflexe défen-
sif et Padministration centrale, mais c'est encole lui qui a engendré des
cités sans mémoiie ou a encouragé la concurrence dont seront issues les
capitales de demain. Voyons-les : à part Belgiade, bastion naturel qui
tient une position-clé sur le Danube, et Athènes, choisie par un mouvement
de romantisme antiquisant, les autres sont une création de l'Empire.
Bucalest, au cceur de la plaine valaque, si facilernent envahie par les
armées, n'est qu'une agglornéiation de villages sondes ensemble autour
d'un fort dresse contie les attaques du Nord et appuyé, sur le fleuve.
Sofia b, partir du XVIe siècle fut le siège de la région administaative et mili-
taire de Roumélie ; vers 1580 elle ne comptait encoie que 1638 feux 51,
7 840 habitants 52, la moitié de la population d'Athènes N la méme époque.
Tirana n'a été fondée qu'au XVIIe siècle et elle avait déjà, en 1703
3 000 habitants repartis en 400 maisons 3. On devrait peut-Atre rappeler
pour comparaison l'évolution de la ville musulmane de Sarajevo, centre
de la Bosnie-Herzégovine, qui fut également très rapide, connaissant,
geace à sa situation de rela,is commercial, une croissance annuelle de
30% au cours de la seeonde moitié du XVIe siècle.

Le souvenir de l'opposition entre les avant-postes ottomans et
Panière-plan indigène et chrétien s'est effacé, il est masqué par l'action
d'une tradition fabriquée aux temps modernes afin de raffermir une soli-
darité collective et de la légitimer en la rattachant à un passé lointain.
Mais, h. bien considérer le (-Want constant de coopération entre eapitale
et province, on ariive b, se demander si ce n'est pas l'effet de la fissure
sociale initiale entre conquis et conquérant

III

Le rapport complexe entre centre et périphélie que nous avons
constaté aux niveaux économique et géopolitique se taaduit en nette
opposition lorsque nous tAchons de le saisir sous l'aspect de la 'elation
territoriale entre vale et campagne. Car, s'il y a, d'un côté, les nombreuses
bourgades, annexes du milieu rural enviionnant qui vit selon les lois de
Péconomie naturelle, il y a d'autre part les vines paiasitaires qui se (Mire-
loppent, au profit de l'État, comme une suprastructw.e sur le corps de

22 G. M. Petrescu-Sava, Tdrguri si orase intre Buzau, Tdrgoviste si Bucuresti In dez-
voltare istorico-geograficd, economicd si comerciald, Bucureti, 1937.

51 N. Todorov, La ville ballsanique, p. 75.
22 0. Barkan, Istanbul.. . p. 282.
23 Odile Daniel, La structure sociale. .., p. 241 ; Historia e Shqiperise, Tirana, 1959.
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l'é,onornie naturelle. A ce propos, les observations du turcologue you-
goslave Nedim Filipovie 54 s'appuient sur l'autorité théorique de Marx qui
envisageait ce type de ville eomme issu du campement d'un chef asia-
tiqtke. Or, ceei suppose, dès l'origine, une exploitation fiscale des campa-
gnes par le centre urbain qui devient un vélitable abcès de fixation. Done
un conflit avec la société englobante, indigène, d'autant plus tranché
que la population musulmane se trouve tegroupée clans les villes ott elle
acq tiert la preponderance au corns du XVIe siècles 53.

Mais l'impact ottoman allait modeler durablement la nimphologie
SO( jale du Sud-Est européen par la ruialisation des villes, mouvement
gal s'opke en plusieurs temps, leplis h chaque changement olitigue de
climat conjonctm el.

C'est d'abord la deioute provoquée par la conquête tuigue : regres-
sion ers les formes patiiarcales pre-Modales, ietotr de la population
rui le des Balkans veis la tiadition des paiticularismes de clan 56.

Il parait que la plospérité cornmerciale et le regain de vitalité des
vil s caractérisent surtout la partie asiatique de l'Empile. Les provin-
ces européennes sont vouées h une stagnation qu'accuse le déclin des
anciens centies urbains et l'inégalité de croissance des nouveaux. Pour
ceux-ci, dans ceitains cas, l'augrnentation du nombie d'habitants est due

l'atflu'c de la population rurale vers la vine 57. Ceci advint notamment
dans la seconde moitie du XVIIe siècle, lorsque le passage de la phase A
h la phase B a entravé le commerce des céréales, devenu depuis un siècle
la prineipale aetivité économique de la region. La tendance des paysans
était de fuir les exactions fiscales et l'exploitation des seigneurs en cher-
chant h se cacher dans la masse des habitants de la ille 58 comme dans
le ieux dieton allemand : Stadauft macht frei. Ce mouvement est d'ailletus
limité h la capitale ou au chef-lieu de district d'où la dispioportion : veis
1640, l'ancienne residence des princes de Valachie, Targoviste, compte
en° me 7 000 maisons, Bucarest est d6jh airi é h 12 000, mais Craiova
n'en avait pas plus de 200 59.

Au siècle suivaut, le nombre élevé des aitisans ou boutiquiers par
lam ort au total de la population, de mème que la multiplication des
coil orations de m `.tiers, /oin d'étie l'indice d'une montée de l'économie
urb line, en tiaduit au contiaile, le ma'am-Le. En effet Faccroissement du

56 Ned1111 Filipoié, A Contribution lo the Problem INIatnization in the Balkans under the
Otto Jr, Rule, in Ottoman Rule in Middle Europe and Balkan, Pra6ue, 1978, pp. 305-358.

55 V oir les statistiques et graphiques de N. Todorov, La Dille balcanique, pp. 55-71
dans un text° du mAine auteur, en collaboration avec Virginia Paskaleva, Le développement
soc'ai-economique et culturel de la vale bulgare du XV e au X1X sitcle, in Structure sociale, p.
105, on fait noter que a plus de trois quarts des foyers étaient non musulmans *, mais cette con-
clusion est valable seulement pour s les agglomerations petites et moyenues * et il faut préci-
ser que l'importance accordée a des bourgs médiocrement peuplés (moins de 5 000 habitants)
fausse les données du probleme.

56 Perry Anderson, Lineages or time Absolutist State, Londres, 1977, pp. 373-374, citant
B. Djurdjev, Les changements historiques et ethniques chez les peuples slaves du sud apri,s la
conqudte turque, in Actcs du premier Congrés International d s Liudes Balkaniques et Sud-Lst
Européennes, Sofia, 1969, pp. 81-85.

67 N. Todorov, op. cit., pp. 81-83.
68 N. Stoicescu, Lidia Demény, L. Demény, Reiscoala seitnenilor sou reiscoald popularcl?

Bucarest, 1968, pp. 35-42; N. Stoicescu, Matei Basarab, Bucarest, 1988, pp. 61-70.
59 Ctzlcitori straini, V, pp. 33 207, 215.

13 Centre et périphérie dans le Sud-Est de l'Europe 275

www.dacoromanica.ro



276 A ndrei Pippidi 14

nombt e des corporations correspond, non à la création d'entreprises nouvel-
les, mais à la disparition des metiers libres » qui entrent dans le cadre
corpotatif, avec toutes les restructurations qu'il impose, et au dédouble-
ment en corporations diffetentes et rivales d'activités professionnelles
très yoisines (abadjis, fabricants de bure, gaytandjis, passementiers, pelle-
tiers et fourreurs, selleurs et tanneurs, marchands de soieries et fabricants
de cotonnades, orfèvres et argentiers etc.) Cette evolution s'accompagne
de l'élaboration de statuts qui visent à delimiter de plus en plus stricte-
ment le dornaine de chaque métier et a fixer pour chacun d'eux les con-
ditions de travail, les règlements de fabrication, les obligations des appren-
tis et des compagnons vis-a-vis des maitres. Ces statuts témoignent d'un
état d'esprit plus soucieux de maintenir une certaine stabilité à un
niveau mediocre que d'ouvrir le champ à de larges entreprises 6°.

Une autte source qui alimente sans cesse la croissance de la grande
yille ce sont les étrangers. Ils étaient presents dès le XIV' siècle, comme
le manifeste la distinction entre eives et hospites ; ces derniers avant en
Valachie le méme rôle que les gosti dans les vines russes 61 EnCourage&
par les rapports commerciaux qui se sont établis entre le Sud et le Nord
de la Péninsule, ils affluent dès le XVIIe siècle et au XVIIIe ils sont pro-
portionnellement très nombreux. L'autorité centrale les a accueilli favo-
rablement, qu'ils soient catholiques, protestants ou juifs, en se declarant
disposée à suivre l'exemple des grandes cites et des Etrts «bien polices
qui trouvent leur ornement dans la multitude de la population autoch-
tone et étrangère » 62 Mais les privilèges qu'ils prétendent suscitent des
plaintes et nous apprenons ainsi qu'ils avaient achete (ou loué à bas
prix) « des biens immobiliers, des boutiques, des maisons, des terrains
agricoles et des vignobles». C'est l'effet du traité de KOtik-Kainardji
1774 63.

Les villes continueront de puiser dans le reservoir que représente
la main d'ceuvre des campagnes, abondante et sous-payee, sans se douter
des déséquilibres sociaux de l'avenir. Mais déjà à l'intérieur de la ville
le décalage entre les couches aisées de la population urbaine et les pauvres
est en train de s'accentuer : les archéologues enregistrent une différencia-
ton sans precedent dans l'inventahe des habitations du XVIle sièele
A l'intérieur méme de la bourgeoisie, on peut déceler des antagonismes,
par exemple entre les marchands engages dans le trafic à longue distance
et les représentants des autres activités économiques : redistribution et
commerce en detail, artisanat, alimentation de la vil/e. Cette rivalité
apparait dans la se,conde moitié du XVIIIe siècle dans les vines grecques
les plus évoluées Ailleurs, dans les vines roumaines, les structures éco-
nomiques sont dominées encore par les possesseurs du sol, surtout quand

60 G. Potra, Documente priviloare la istoria oraplui Bucureqti, I, Bucarest, 1961, pp.
532-534, et II, 1982, pp. 328-330, 335-339.

DRII, B,I, p. 3.
62 Ainsi, en 1793, V.A. Urechia, Istoria romdnilor, 1786-1800, Bucuresti, 1893, pp.

51-54.
66 N. larga, Pldngerea lui loan Sandu Sturdza Vodd impotriva sudifilor strdini in Mol-

dova, AAR, NISI, t. XXXV, 1912, pp. 1-11.
64 Mircca D. Matei, Studii de istorie ordfeneased medievald Moldova, sec. XIV XVI,

Sficeava, 1970, pp. 49-82, 135-160.
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ils ont une fonction dans Padministration d'Etat : cette situation se main-
tient en province jusqu'au XIX ° siècle, ce qui prouve combien le carac-
tère rural de la ville reste important.

L'évolution de la topographic des vines, des modifications de leur
superficie bAtie, n'est pas seulement en rapport avec la pression démo-
graphique. Il faut se souvenir que les terrains vagues et les vergers y
oecupent de vastes espaces et que les dernières maisons des faubourgs
s'éparpillent dans les champs. « La ville commence mais elle ne peut
se résigner à n'étre plus la plaine et c'est ce qui lui donne cette allure
négligée et ce caractère indécis » 65 11 était impossible d'en étembe le
périmètre indéfiniment et, vers la fin clu XVIII" siècle, le plince Alexanche
Ypsilanti doit interposer son autorité pour tixer des limites A, l'expansion
de Bucarest 66. Au contraire, le noyau central est formé par une agglomé-
ration confuse à ce point que, toujours à Bucarest, l'intervention d.0
prince est nécessaire, après un incendie, pour obtenir l'alignement des
maisons : C'était en 1804 et le cluoniqueur admire les Ines droites du
centre restauré 67 Vingt ans plus tard, au début du XIXe siècle, les
voyageurs sud-est européens en Occident ne se lassent pas de déctire
l'opulence des lilies d'Autriche et d'Italie. Ils ont découvert la civilisa-
tion urbaine et l'ambition qui les anime c'est de transplanter cette expé-
rience dans leur patrie. Pour les révolutionnaires roumains de 1848, la
modetnité et l'insertion de leur pays en Europe, tant de fois réclarnées
depuis, se présentent sous l'aspect clu -paysage urbain 68. Mais il s'agit
encore de la ville administrative, la ville-façade : l'éclairage à gaz est
introduit à Bucarest des 1858, lorsque la population du pays est encote
analphabète A, plus de 90%.

IV

Abrégeons pour finir : le décalage entre l'Europe sud-otientale et
POccident remonte à l'époque byzantine, mais il a augmenté par la
décélétation due A. la conquète ottomane. Pour que les Grecs, l'élément
conunercial le plus actif de la région, puissent patticiper A la dynamique
économique etuopéenne, il leur faudia désormais s'exiler et former la
diaspota. L'histoire des Balkans A partir de l'entrée des Turcs dans le
monde byzantin, trace la voie entre un extrème morcellement politique
et culturel et la désintégiation de l'unité tefaite par le nouvel Empire en
sous-zones nationales. Cette région fortement centralisée comme condition
de la vie commune a été, du XV" au XVIII' siècle, un espace fermé.
Si Pon compare la descliption du Sud-Est européen par le héraut Berry,
du temps de la Guene de Cent Ans, aux telations des -voyageurs françak
de l'époque des Lumiètes, on se rend compte de l'immensité du retard
qui s'est produit : parce que ces textes, miroir (les préjugés de l'Occiden-
tal, permettent de mesurer l'écart tel qu'il est ressenti par ceux qui éprou-
vent une orgueilleuse satisfaction A vivie en cette Europe-là qui a accom-

63 Paul Morand, Bucaresl, p. 137.
alentin Al. Georgescu, Einanuela Popescu, La legislrlion urbaine de Valachie, 1755-

l7, Bucarest, 1975; G. Potra, op. cit., 1.
67 Di011iSiC Eclesiarhul, Hronograr, p. 85.
68 Voir l'édition de Mircea Anghelescu, Diijicu Golescu, Serieri, Bucarest, 1990.
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pli le plus de progrès clans l'économie et les institutions. On a justement
observe que le nombre de documents eoncernant l'histoire des Roumains
dans les archives britanniques croft en proportion avec l'intérét porté par
les Anglais aux Principautés Danubiennes : entr e le milieu et la fin du.
du XVI' siècle, il est multiplié par sept 69 Pourtant, si l'on continuait de
calculer, on s'apereevrait sans doute que cet intéra des Occidentaux
pour l'Empire ottoman decline aussitôt et ne revient que dans la seconde
moitie du XVIIe siècle. La première fois, l'Empire était sur la defens'-ve,
après Lépante, et on pouvait croire qu'il allait vers sa dissolution : la
seconde fois, au contraire, il avait repris des forces, grace A, tine forte
pression musulmane qui réussit à sonder les territoires balkaniques Dar
la religion, la langue et la culture, snscitant une vive poussee commer chle.
Son succès pour un siècle a été assure par la complicité de l'Eur pe
avancée celle du Nord-Ouest : la France, l'Angleterre, la Hollande.

Seulement lorsque l'ambition de Louis XIV a fait basculer la Grande-
Bretagne et les Provinces-Unies dans le camp des Habsbourg et que la
Porte s'est trouvée confrontée en même temps A, la Pologne et A, la
Russie, le traité de Karlowitz a pu arracher aux Turcs les premieres
concessions importantes. Cette regression de l'Etat ottoman marque en même
temps un coup de frein pour le contrôle exerce sur l'activite économique
du Sud-Est. Le XVIIIe siècle, jusqu'A, la paix de KOiik-Kainardji
et surtout a,près, conjugue une deterioration de la condition du monde
rural balkanique avec un développement du commerce, motem de
la formation d'une bomgeoisie urbaine non musulmane, ce qui implique
encore des clivages sociaux.

Tous ces elements que des histoires fractionnées ont traités comme s'ils
étaient intelligibles l'un sans l'autre, on peut les lier dans un essai d'expli-
cation globale. Selon notre hypothèse, la conquéte ottornane n'a pas pro-
duit une involution, elle l'a, accentuée. D'aborcl tolerant envers les Génois
le sultan a elimine, au bout de la guerre de 1463 1479, le pavilion de St.
Marc. de la Mer Noire et il lui dispute l'hégémonie de la Mer Egée. En Egyp-
te et en Syrie, le commerce de Venise subira les prélèvements de la dou-
ane turque. L'Empire ottoman ne sera done pas, comrne eelui qui l'avait
precede, A, la remorque des cites italiennes. Au contraire, ses inarchands
s'installent au XVI' siècle à Ancône, à Ferrare, A, Pesaro, merne à Venise
et A, Naples. Peut-on pour autant aller jusqu'à dire, avec Fernand Brau-
del, que cet Empire représente des le début une « économie-monde»71.

II nous semble que deux symptômes, signal& d'ailleurs par Braudel,
ndiquent bien que l'espace ottoman n'a pas échappé à sa condition de
périphérie : la balance des échanges, oà les importations sont beaucoup
plus importantes que les exportations, et le niveau des prix, très bas par
rapport A, l'Europe occidentale. Autre signe irrécusable, le mediocre develop-
pement du credit, limité aux placements usuriers, A, court terme. Une
anecdote significative : tres tard, vers 1820, un riche Phanariote réfugié

09 Daniel Cliiret, ouvr. cit., p. 62. n. 21.
'° lorga, Le privil ege de Mahomed 1 I pour a vill e de Pisa (ler juin 1453), AB,

BSI-I, 2, 1914, pp. 11-32.
n Civilisation matérielle, 111 Tirnpul lumii, Bucuresti, 1989, p. 123.
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en Suisse, après avoir été grand drop/Ian de la Porte et prince de Valachie,
préfère monnayer ses bijoux et jusqu'aux harnais d'argent de son équipage
plutòt que placer son or dans une banque 72

D'ailleurs, l'argent, s'il n'est pas englouti par le trésor du sultan, ne fait
que traverser l'espace ottoman. L'Empire ne peut se passer du commerce
des nations occidentales, même lorsqu'il est en guerre, ce qui est fré-
quent. Il faut voir les études de Paul Cernovodeanu pour reconnaitre I 'as-
servissement auquel la Compagnie du Levant a soumis l'économie turque73.
Peut-on comparer les bures produites à Filibe (Plovdiv) avec le drap anglais
que les commeiTants de la Compa,gnie vendent à Izmir A partir de la
seconde moitié du XVII' siècle, les Balkans deviennent cloublement pé-
riphériques, la périphérie d'une périphérie. Ce n'est pas seulement le
résultat de la modification des rapports économiques entre l'Empire ot-
toman et l'Europe occidentale, rapport qui exprime une vulnérabilité
politique trop visible A, l'époque de la « crise orientale ». C'est aussi l'effet
de la ruralisation des villes. L'exploitation de la campagne par la ville était
déjà une réalité confirmée par une longue histoire, mais au début du XIX'
siècle la ville s'empare de l'Etat 74. Une nouvelle phase commence pour le
Sud-Est, qui multipliera les centres politiques, tout en maintenant la dé-
pendance indirecte vis-à-vis de l'Occident. Avec l'industrialisation de celui-
ci, l'écart auginentera, tandis que les structures urbaines se révèleront ar-
tificielles et fragiles.

Au-delh des ruptures spectaculaires et rapidement transformées en
mythe, l'histoire du Sud-Est découvre, à ceux qui cherchent à la com-
prendre, sa continuité.

72 A. Pippidi, _Wales Phanariotes, II, Eranistis, 1980.
78 P. Cernovodeanu, England's Trade Policy In the Levant, 1660-1714, Bucarest, 1972.
74 It est inutile d'essayer ici une critique du livre dine Bddescu, Sineronistn european

§i catbird romdneased, Bucarest, 1984 qui utilise avec superficialité et perversité les travaux
d'Immanuel Wallerstein et d'Henri H. Stahl. Ce texte passionné et provocant mele quelques
idées justes ei une plaidoirie xenophobe qui, inquiétante au moment de la parution du livre,
reste sans doute inexcusable.
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MEN SCHENRECHTE
DER INDIOS UND DIE RÖMISCHE KURIE

3011ANNE,S 'RAM:HER
(Berlin)

Von der Entdeckung Amerikas zu sprechen, ist in unserer Zeit ein
Anachronismus. Denn nur unter europazentristischem Aspekt kann Ame-
rika als eine neue Welt erscheinen ; von welthistorischern Standpunkt
bedeutet das Jahr 1492 die Beg,eanung zweier bislang voneinander entfer-
nter Kulturen, wenn nicht gar imt'Hinblick auf die nachfolgenden Gescheh-
nisse die aggressive Invasion Europas in einem anderen Erdteil. In diesem
Zusammenhang darf die Politik der römischen Kurie nicht unbeachtet blei-
ben, standen doch die Entdeckungsreisen (fer Portuoiesen und Spanier
a ngesiehts der unlösbaren Bindung, die Kirche und Saat im mittelalterli-
chen Verständnis verknöpften, von vornherein auch unter dem Signmn
der christlichen Mission. Eine zweibändige Sammlung bisher groBenteils
unveröffentlichter Urkunden aus dem Päpstlichen Geheimarehiv, die dessen
Direktor, Josef Metzler, 1991 in der Cittä del Vaticano unter dem Titel
America pontificia primi saeculi evangelizationis 1493 1592" vorlegte,
vermittelt neue Erkenntnisse.

Nachdem Papst Alexander VI. a,us dem Hause Borgia, (1430/31
1503), Pontifex seit 1462), das 17rbild eine,s skrupellosen und zugleich kunst-
sinningen Benaissanceherrschers, 1493/94 dureh den Vertrag von Tor-
deSillas die Interessenzonen Spaniens und Portugals in Amerika fixiert
hatte, bestätigte er in mehreren Urkunden die Privilegien der spanischen
Krone und ihre Verpflichtung, zur Ausbreitung der katholisehen Konfes-
sion beizutragen. Seinem Amtsnachfolger Julius II. (1453 1513), Pon-
tifex seit 1503), der trotz seines geistlichen Amtes an den militärischen
Aktionen gegen Frankreich teilnahm, der den Kirchenstaat festigte und
den Bau der Peterskirche einleitete, schien es geboten, das Missionsgebiet
aueh organisatorisch zu sichern. Dabei gingen der Papst und seine Bera-
ter, ging die Kurie davon aus, ein neues, in sich selbständige,s Kirchengebiet
zu errichten mit einer eigenen, vom spanischen Mutterlande unabhängi-
gen Hierarchie. Auf der Insel Hispaniola Haiti sollten in der Provinz
ilyaguata ein .Erzbistum und in Magna und Ba,yuna Bistiimer eingerich-
tet

werden'
was einbegriff, daß Ordensleute und andere daselbst ihren

dauernden Wohnsitz nähmen, Kirchen errichteten und Mission trieben.
So legte es ein ErlaI3 voin 15. November 1504 fest, und die Ernennung der
cntsprechenden Bischiife BO nicht auf sich warten. Die Berufung des
Erzbischofs, des Franziskaners Petrus de Deza, datiert sogar bereits voin
14. November.

Die von der Kurie verfolgte Politik ist offenkundig. Man erkannte
die in Amerika bekanntgewordenen und noch zu erwartenden Terri-

Bev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 281-289, Bucarest, 1993
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torien im vollen Sinne als eine neue Welt, die man auch (kirchen) politisch
von der alten separiert sehen wollte, lediglich der geistlichen Oberhoheit
der Kurie unterstellt. Diese Linie widersprach augenscheinlich den auf
strikte Kolonialisierung gerichteten Tendenzen der spanischen Krone,
und der Pontifex sah sich gegeniiber der stärkeren weltkichen Macht als-
bald zum Eirdenken gezwungen. Das geschah durch die Bulle Universalis
Ecclesiae regimini vom 28. Juli 1508, die bezeichnenderweise weder im
Original noch in Kopie in den vatikanischen Archiven vorhanden, wohl
aber in zahlreichen Abschriften des 16. Jahrhunderts verffigbar 1st. Die
Kapitulation des Papstes war eine vollkommene, indern er das Jus patro-
natus und die Entscheidung iiber die personelle Besetzung in den beste-
henden und noch zu errichtenden kirchlichen Institutionen Amerikas dem
spanischen König überließ. Damit war das Ende der wahrhaft wegweisen-
den Konzeption einer selbständigen lateinamerikanisehen Kirche herauf-
geffihrt. Die Mission wurde nunmehr mit päpistlichein Konsens in den Dienst
der Interessen der spanischen Konquistadoren gestellt, die verhäng-
nisvolle Folgen waren vorprogramrniert.

Der Kurie komaten solche MiBstände nicht verborgen bleiben, da
sie ihren Missionsauftrag behinderten. Mit dem Pontifikat Pauls III.
(1468 1549, Pontifex 1534 49) sind die ersten Zeugnisse dieser Art
verbunden, jenes Papstes, der mit seinem Nepotisrnus und als Ffirderer
von Kunst und Wissenschfat durcha-us noch das Signum (oder soll man
lieber sagen : Stigma ?) des Renaissancepapsttums trug, zugleich aber mit
der Eröffnung des Trienter Konzils 1545 eine Epoche der Reformen einlei-
tete. Gemä,13 dem biblischen. Missionsbefehl, so stellte er linter dem 2.
Juni 1537 fest, seien alle Menschen befähigt, die christliche Lehre auf-
zunehmen ; der Teufel aber habe sich eine bis dahin unvorstellbare Methode
ausersonnen, um zu verhindern, daB das heilbringende Gotteswort den
Heiden verkiindet wird. Er brachte nämlich einige seines Satelliten (der
Papst verwendet ebendiese Vokabel) dazu, daB die Indios unter dem Vor-
wand, sie besäBen nicht den katholischen Glauben und miiBten gewal-
tsam zum Gehorsam gebracht werden, wie unverniinftige Tiere Bich un-
tertan. machten. Papst Paul konstatierte demgegenfiber seine Hirten-
pflicht, die Herde des Herrn zu versammeln. Die Indios aber seien nicht
nur wahrhafte, zum christlichen Glauben befähigte Menschen, sondem
nach seiner Kenntnis sogar höchst bereit, diesen anzunehmen. Doch auch
wenn sie noch extra fidein Christianam strinden, so diirften sie doch nicht
in ihrer Freiheit und ihrem Vermögen angetastet oder gar versklavt werden.
Dureh Predigt und das Beispiel vorbildhchen Lebenswandels seien sie ftir
den christlichen Glauben zu gewinnen. Mit der Durchführung der in die-
sem Zusammenhang notwendigen. MaBnahmen betraute der Papst den
Kardinalerzbischof von Toledo. In dem an diesen gerichteten Breve wurde
er noch deutlicher. Er mirsse beobachten schrieb der Pontifex, da,B den
Indios, zumal wenn sie noch der Kirche fernstehen, ihre Freiheit und die
Verfügung fiber ihr Vermögen genommen wfirde. Als Menschen, die sie
zum Glauben und zum Heil befähigt seien, dfirfe man sie nicht durch Skla-
verei vernichten, sondern masse ihnen durch Wortverkiindigung und sit-
filches Beispiel entgegenkomnaen. Die Strafe der Exkommunikation treffe
daher diejenigen, welche die Indios zu Sklaven machten oder sie an ihrem
Vermögen schädigten. Es ist bezeichnend fiir die Zeitsituation und die
Machtverhältnisse, daB auf Drängen Kaiser Karls V., der durch solche In-

282 Johannes Irmseher 2
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terventionen seine Herrschaft gestört glaubte, der Papst bereits am 19.
Juni des folgenden Jahres 1538 seine Bulle zunaindest partiell für ungiiltig
erklärte.

Die Nachglebigkeit der Kurie scheint von den Kolonialherren als
Freibrief für ihr schamloses Verhalten gegeniiber den Eingeborenen ge-
wertet worden zu sein. Jedenfalls sah sieh Paul III. gegen Ende seine.s
Pontifikats am 29. Juni 1547 genötigt, aufs neue einzugreifen.
In einem Brief an Karl V. erinnerte er daran, dal3 der Kaiser selbst bei
schwerer Strafe -verboten habe, da.13 Indios unter dem Vorwand, sie seien
keine Katholiken unmenschlich behandelt wiirden, und dennoch stiinden
1V1iBhandlungen und Versklavungen mit Todesfolge an der Tagesordnung, so
daf3 die christliche Mission unglaubwiirdig wiirde. Die Kirche halte indessen
die Indios, auch die noch nicht bekehrten, far aufnahmebereit fill. den Glau-
ben und das ewige Heil ; sie diarften daher nicht durch Härte und Fronar-
beit vernichtet werden, vielmehr miisse man sie dumb. Predigten. mad Entge-
genkommen firr das ewige Heil gewinnen. Kleriker aller Stufen aber miiI3ten
Verfehlungen, von denen sie durch die Beichte oder in anderer Weise erfilla-
ren, zur Anzeige bringen und die Gerichte die Schuldigen verurteilen.

1566, 20 Jahre später, filhlte sich die Marie noch limner in die Not-
wendigkeit versetzt, die indigene Bevölkerung zu schützen. Die Instruk-
ton, die Pius IV. (1499-1565, Pontifex ab 1559), der den Nepotismus besei-
tigte und das Reformkonzil von Trient zu Ende fithrte, an den Nuntius bei
der spanischen Krone richtete, gibt dartiber bezeichnende Aufschltisse.
Der liuntius solle seinen Adressaten dartiber informieren, dal3 der Ponti-
fex nichts anderes im Sinne habe als die Ausbreitung des christlichen Glau-
bens und die geistliche Vervollkommuung der Gläubigen. Er erwarte daher,
daB die Gouverneure, die der König fiir Peru, Haiti und Florida bestelle,
ihr Amt in diesem Sinne ausstiben werden. Primäre Aufgabe sei die Be-
kehrung der Ungläubigen, zu diesem Berufe habe der Papst den Kti-
nigen von Spanien die Eroberung dieser Länder konzediert. Man miisse.
geeignete Missionare ausenden und ftir iiaren 17nterhalt sorgen. Soweit
die Indios verstreut in den Bergen lebten, sollte man sie zusammenfiihren,
um sie wie junge Pflanzen pflegen zu können. Bekehrte mill3ten den Neo-
phyten und den Heiden mit gutem Beispiel vorangehen. Unbekehrte Indios
seien auf das N aturgesetz (la legge della natura) zu verpflichten und dahin
zu bringen. d B eine Frau nicht rnehrere Gatten habe. Niemand dtirfe
Indios als Sklaven halten, weder innerhalb noch auBerhalb des Hauses,
mit Ausnahme derjenigen, die ksich freiwillig zum Dienste erböten ; diese
aber seien entsireacnd zu entlohnen und gerecht zu behandeln gemäI3 der
Mahnung des Par linischcia Philernonbriefes. Sie stiinden unter dem Schu-
tze der Justiz. an die sie sich vertrauensvoll wenden sollten. Waffenan-
wendung gegen He'dcn sei el euro unangebracht wie das Fähren ungerech-
ter Kriege und die Ruldung von Grausaraeit. Dal3 bereits frither aus-
gesprochene Mahnungen werden nruBten, zeigt, daB ihnen nur
bedingt Folge geleistet viurde. Die bedingte Duldung der Sklaverei mac,ht
gleichialls eine Konzession and die Realität aus.

Auch der nachfolgende Paf st, Pius V. (1504 1572, Papst seit
1566), Repräsentant der Inquisition und der katholischen. Reformation,
sah Bich veranlaf3t, zugunsten der Indies Stellung zu beziehen. Die 'Ober-
griffe der Kolonisatoren batten ein solches MaB angenomnaen, daB der
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Pontifex Maximus, nachdem er dem Erzbischof von Mexiko in partibus
Indiarum" seinen Amtsantritt sowie den Abschluf3 des Tridentinums mit-
geteilt hatte, sich sogleich jener seandala" annahm. Bei Gott dem Herrn
und Jesus Christus beschwor er die gemeinsame Verpfbehtung, die zum
Christentum bekehrten Indios gegen Cbergriffe (iniuriae) von seiten der
Soldaten mit allen Mitteln zu schritzen. Denn solche Vorkomnanisse warden,
wie zu befiirchten, bei den Heiden den Namen Gottes lästern und Ungläu-
bige vom ebertritt abhalten, betroffen gemacht durch die Siinden der Chris-
ten und das von ihnen begangene Unrecht. Die gleiche Mahnung wieder-
holte Pius am gleichen Tage, dem 7 . Ocktober 1567, gegeniiber dem Vi-
zekönig der Esparta nuova. Man -vermag daran zu ermessen, far wie be-
drohlich der Heilige Vater die Situation einschätzte.

Es konnte nicht ausbleiben, daa in der Korrespondenz der Kurie der
Dominikaner Bartolomé de Las Casas (1474 1566) unerwähnt blieb, der
zurn herausragendsten Kämpfer gegen die Versklavung und Minandlung
der Ureinwohner Amerikas durch die Konquistadoren und zugleich zum
anklagenden Historiker dieser Geschehnisse geworden ist. Das päpstliche
Archiv verwahrt jedoch nur Dokumente ilber seine unmittelbar kirchlichen
Funktionen. Am 19. Dezember 1543 wurde seine Ernennung zum Bischof
von Ciapas (Mexiko) bekanntgegeben. Am 14. Februar 1544 bestätigte
Paul III. den von Kaiser Karl V. an Las Casas und weitere Mitglieder des
Dominikanerordens ergangenen Missionsauftrag und die ihm zukom-
menden Privilegien. Am 28. August des gleichen Jahres konzedierte er
ihm angesichts des räumlichen Umfangs seiner Diözese die Bestellung von
geistlichen Gehilfen. Nach Las Casas' Rticktritt vom Bischofsamt traf
Julius III. die erforderlich gewordenen Neuregelungen.

Die herangezogenen Dokumente diirften verdeutlicht haben, dal3 die
Kurie, vorn Naturrecht ausgehend, lange vor ihrer offiziellen Deklaration
die Menschenrechte kannte und sie, freilich mit nur geringem Erfolg, fin.
die Indios gegen die Konquistadoren durchzusetzen suchte.
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LES TISSUS MEDIATEURS

EXEMPLES SUD-EST EUROPEENS

PAUL HENRI STAHL
(Paris)

L'observateur de la vie sociale et religieuse du passé des populations
européennes s'apergoit faeilement que dans un nombre important d'oeca-
sions les tissus prennent part aux eérémonies ou aux rituels. Ces occasions
concernent également les diverses régions de l'Europe du sud-est, à la-
quelle je limite ma recherche. Malg,ré des éléments de division, cette région
présente en méme temps des éléments culturels qui la rendent unitaire.
Les phénomènes (Merits plus bas et qui se retrouvent ailleurs en Europe,
semblent s'étre maintenus de manière plus évidente dans cette partie du
continent ; jadis ils coneernaient toutes les couches sociales.

Mon intention n'est pas d'épuiser le sujet mais d'essayer de troliver
dans l'ensemble des faits certains éléments qui se répètent et qui permet-
tent d'établir des distinctions que les reeherches ultérieures viendraient
affiner. 11 est bien diffieile de classer les exemples qui suivent car ils peu-
vent être classés de diverses manières ; leur analyse permet quand mérne
de dégager quelques-unes des fonctions les plus remarquables du don et
de la qualité de médiateur des tissus.

Le sujet est elassé en deux principales catégories ; celle qui traite
des relations unissant deux parties, les deux humaines, et eelle qui unit
une partie humaine avec une surnaturelle. Je fais dans le choix de mes
exemples une distinction, parfois incertaine, mais qui en d'autres occa-
sions devient évidente. Ainsi, on pent simplement offrir une chemise
quelqu'un, à une. date queleonque, due au hasard ; mais s'il s'agit d'une
chemise faite clans le cadre d'un rituel, et qu'elle est offerte de manière
rituelle, elle aequiert une qualité particulière. C'est exclusivement eette
deuxième situation qui m'intéresse ici, celle des échanges obligatoires,
partie de rituels ou cl'autres eérémonies.

Je laisse volontairement de côté méme dans cette dernière catégorie,
une série de faits, importants eux-aussi, mais qui méritent une présenta-
tion à part ; il s'agit des vétements offerts lors de l'installation dans une
fonction, ou lorsque des persounages politiques importants se rencontrent.
Le monde oriental offre de nombreux pareils exernples ; en Europe ce sont
peut-être les Tures ottomans et les Tatares qui fournissent les exemples
les plus riches, mais les Etats chrétiens de l'Europe orientale ne manquent
pas d'exemples.

Ro. Eludes Sud7Est Europ, XXXI, 3-4, p. 285-300, Bucarest 1993
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1. LES RELATIONS ENTRE DES PEIISONNES

Aprés avoir ainsi délimité l'objet de l'article, je classe les informa-
tions du premier chapitre en plusiers parties, en relation avec la vie hu-
maine ; naissance (et baptéme), mariage, enterrement. Qu elques autres cas
pluta rares sont signalés par la suite.

La naissance et le bapttme

Dans la région de Zadrima, en Albanie, après la venue au monde
d'un enfant, l'un des membres de la maison où avait eu lieu la naissance,
annonce la nouvelle aux parents de la femme. 11 regoit pour cette mission
« des serviettes, bas, chemises et des bonbons »; la mère offre au parrain
o une serviette fabriquée par elle-méme sur métier à tisser, une paire de
bas et une chemise » (Selimi, p. 148).

Chez les Aroumains de Macédoine (Manan, 1892, p. 169) on offre au
parrain des serviettes (« distimele ») et des mouchoirs (« cliftane ») ; si un
cadeau d'une autre nature les accompagne, ce dernier est reconvert d'un
mouchoir. En traversant l'E-pire, Ion Nenitescu (p. 305) observe que le
parrain des enfants aroumains leur donne au moment du baptême une
chemise, une robe, un fez, des bas.

Chez les Roumains (Manan, 1892, p. 174), les bougies de grandes
dimensions qui accompagnent également les baptémes et les mariages,
sont décorées avec des fils de laine colorée ; à la partie supérieure on sus-
pend une serviette. Le parrain (qui peat offrir les bougies) offre en plus
un tissu blanc (serviette, fichu). Il offre aussi la o crulma ou a erijma »,
des langes dont on entoure l'enfant ou avec lesquels on coud une chemise
qui sera portée par l'enfant lorsqu'il aura 3-4 ans. Le mot correspond
avec le frangais o chréme * (du latin « chrisma », emprunté au grec o khris-
ma » onction : Dauzat, Dubois, Mitterand, p. 165). D'autres fois, le
panain offre une bandellette semblable a une ceinture, qui sert de langes
(« fa§a »), ave,c laquelle le prêtre asperge l'enfant a la fin du baptéme.

En Russie subcarpatique (Bogatyrev, p. 95) on retrouve la o kriI-
ma » offerte par le parrain ou la marraine, ensemble avec d'autres ca-
deaux. Il en es t de même chez les Slaves du sud, où le parrain envoie pour
baptéme un tissu avec lequel on emma,illotte l'enfant (Schneeweis, pp.
49-50).

Les fiargailles

A l'occasion des fiangailles, la tradition alba,naise veut que la fille
regoive un mouchoir de la part de son fiancé. « Du cOté du gargon on portait

la fille en présent de fiangailles un mouchoir rouge orné de flours, appelé
'mouchoir de signe'... *; elle regoit d'autres cadeaux aussi, mais le mou-
choir ne peut pas étre absent. o En présence de toutes les femmes réunies
da,ns la pièce de séjour, deux des femnaes de la maison, ou des proches
parentes (elles devaient étre des inères heureuses), entraient dans la pièce
de la future. Elles lui mettaient sur la Ole, tout en lui couvrant le visage,
le mouchoir du signe des fiangailles... * (Mitrushi, p. 148).

Chez les Roumains (Manan, 1890, p. 112), le gargon offre des mon-
naies en argent ou en or ; il regoit en échange un tissu (« naframA o tul-
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pan »). Chez les Serbo-Croates, aux cadeaux apportés par le fiancé ou
ses envoy& (une pomme, de l'argent, une pièce en métal, un anneau et
un mouchoir cvjetak » traduit par Schneeweis, p. 60 par le mot
« Ta.schentuch »), la fille répond en offrant un mouchoir ou une chemise
décorés, mis dans un autre tissu (« boa » turc bocça »).

Chez les Aroumains, le fiancé envoie un anneau, un mouchoir de
tête, des sucrefies ; la fiancée répond en dormant A, celui qui avait apporté
les présents, un mouchoir (Wace, Thompson, p. 108). La même informa,
tion est fournie pa Th. Capidan (p. 83) qui affirme que la fille envoie au
fiancé des mouchoirs et des chemises brodées travaillées par elle. Ion
Nenitescu constate dans la deuxième moitié du 19° siècle, la fréquence
avee laquelle les bas aussi participent aux rituels ; ils ont cette fonction
dans les ielations entre les personnes qui seront par la suite unies par le
mariage (p. 153).

13n cadeau clairement syrnbolique est celui de l'anneau associé au
tissu ; le même Nenitescu (p. 152) signale pour les Aroumains la présence
de deux anneaux, auxquels est attaché un ruban. On retrouve des exemples
semblables chez les Roumains. Ainsi, parrni les paysans du Pays de Hateg,
les deux jeunes gens vont avant le mariage chez le prêtre pour lui confir-
mer leur désir de se marier. Le prêtre leur demande s'ils sont tons les deux
d'accord et ensuite dit apportez-moi les gages de votre décision »
(« aduceti semne de credintä »). Alors la fiancée sort un anneau à tTavers
lequel est mis un fichu, et le jeune homme en fait de même ; le prêtre les
bénit et ensuite il rend celui de la fine au garçon, et celui du garçon A, la
fille. L'échange de tissus prend ici un caractère solennel par l'intervention
de l'Eglise (Pop Reteganul p. 235). Le prince de Valachie (Muntenia),
(Jonstantin BrAncoveanu, décide de marier sa fille au fils du prince de
Moldavie et envoie A ce dernier un anneau accompagné d'un tissu ma,
hrami i inel »), en signe que l'acord est conclu (Greceanu, p. 230).

Cette dernière pratique pent sortir de son cadre habituel, tout en
conservant sa signification. Ainsi, lors d'un complot ourdi contre le prince,
loisque le monaent de passer gr Faction arrive, celui qui le décide envoie
ses compagnons en gage un tissu ét un fil métallique (« o mahramä cu
särmit a) dont on ne précise pas la forme (Greceanu, p. 215).

Le mariage

La même présence de tissus reliant symboliquement les participants
entre eux marque le rituel du mariage. Je groupe d'abord quelques in-
formations sur les cérémonies princières de Valachie et de Moldavie. Le
patriarche Makarios, venu du Liban, assiste vers le milieu de 17° siècle
un mariage en Vala.chie et voit que pendant la fête « ils ont apporté sur
un plateau des fichus (« marame » turc « mahrama »), selon la coutu-
me... sur chaque tissu était fixé un morceau de papier sur lequel était
inscrit le nom de la personne qui devait recevoir le tissu, selon son rang,
pour ne pas produire des confusions. Ils repartirent alors les tissus aux
invités, tandis qu'un secrétaire écrivait les noms /des personnes ayant
reçu un tissu/ dans un registre... » (Paul de Alep, p. 211).

En Moldavie, au début du 18e siècle, on organise près de la maison
de la mariée des courses de chevaux ; les gagnants sont récompensés en
leur offrant un tissu brodé, et si il s'agit d'un personnag,e important, en
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lui offrant un morceau d'étoffe ou de soie. Le tissu est note en latin aVeC
le mot 4( strophiolum », qui pourrait signifier aussi une bandelette, done un
ruban. En Valachie, a la méme époque, les époux agenouillés écoutent
dans la maison paternelle de la mariée une

oraison'
ac,compagnée par des

ceux de longue yie et de bonheur : « et quand fut terminée la dite oral-
son, celui qui l'avait prononc& reçut en cadeau un riche motehoir » (Del
Chiaro, p. 69). Lors d'un mariage unissant des personnes de condition plus
modeste, mais toujours aisées (marchands par exemple), lorsqu'on apporte
le rôti à table, on offre à chaque participant un mouchoir (« fazzoleto »),
« qui leur est mis sur l'épaule ». Alois chacun des participants met un peu
d'argent sur le plateau install& au milieu de la table, et par la suite ies-
titue même le mouchoir. L'argent est pris par le parrain, qui, le mettant
dans un mouchoir, appelle la mariée dans la salle et elle, le visage i ecou-
vert, reçoit le mouchoir scene d'abord par le parrain (Del Chiaro, p. 70).

Lorsque le prince Constantin Briincoveanu marie l'un de ses fils,
offie aux invites, parents ou amis du gendre, des fichus (« cu màhiàm.i pe
toti aspre partea ginerelui i-a cinstit ») (Greceanu, p. 172). Lors du ma-
riage de sa fille, le prince offre des tissus (« mähr5sni ») htousles seigneurs
qui se trouvent à, table (Greceanu, p. 170).

11 semble, d'après les pas6ages cites plus haut, que les hommes souls
reçoivent ces tissus, ear les hommes et les femmes prennent le repak,
parément.

En observant les pratiques paysannes albanaises, Abaz Dojaka (p.
117) affirme que lors de la convocation des convives à, la noce, dans la
egion de Tirana, celui qui invite reçoit « des dons symboliques, comme des
mouchoirs, des chaussettes, des serviettes, souvent aussi des fruits ». A la
fin de la noce, l'épouse offre en cadeau aux hommes de la maison et aux
convives, des bas, des serviettes, des mouchoirs (p. 143). Déjà au 19° siècle,
Hahn (p. 145) notait la presence du mouchoir (4(Tischentuch o) offert par
la belle-mère à sa bru, en le lui mettant tsur l'épaule droite (ctiirkische
Sitte » coutume turque, affirme Hahn) Selon lui, le « wlam (frèle de
croix du marié) reçoit aussi un mouehoir,

Chez les Aroumains, le cortège qui va à, la maison de la mariée, lui
porte des cadeaux sis dans un lissu boheialic » turc « boliça ») (Neni-
tescu, p. 154). Wace et Thompson (pp. 111-112) le confirment : la ma-
riée regoit dans un panier des cadeaux mis sur un tissu et offre en &hang°
aux hommes des bas et des serviettes. Le cortège qui quitte la maison du
parrain est precede par un jeune garçon poitant les couronnes du mariage
et un pain mis sur un tissu (Nenitescu, p. 138). Une fois entrée dans la
maison du marl, la mariée s'incline profondement à trois reprises devant
sa belle-mère qui, installée près de foyer, fait mine d'être fachée. Elle
met ensuite sur l'épaule de sa belle-fille un tissu (« un fel de §al Ne-
nitescu, p. 144).

Celui qui part annoncer la noce chez les Roumains, porte à, la main
une gourde en bois remplie d'eau-de-vie, à laquelle est toujours attaché
un tissu (Fira, p. 33) ; la coutume est presque générale dans le pays. La
semaine qui précède le mariage, la mariée doit coudre une chemise et un
mouchoir pour son futur époux ; les jeunes filles, ses compagnes travaillent
des mouchoirs pour les jeunes qui participent à, la noce ; la mère de la
mariee garde soig,neusement ces tissus («arpele »), de même que les che-
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mises préparées pour le pele et la mere du mar ié (Fira, p. 10). Les bougies
portées à l'église à eette occasion sont entourees de bandelettes colorées
(Manan, 1890, p. 439). Lors du depart du char qui porte la mariée,
belle-mère offre A, son gendre un fiehu nafraniA ») (Malian, 1890, p. 621).
La mariee donne au parrain et à la marraine de la noce comme aussi A
(Panties proehes parent s, un iissu ; elle reçoit à son tour des tissus offerts
par ses parents (Pop Eeteganul, p. 240). Il semble qu'il s'agisse de trois
tissus Oifférents, bien qu'il soit difficile de les distinguer, l'essentiel étant
le fait qu'il s'agit de tissus ; ainsi, l'auteur nonfine des tissus (« eAipe »),
des fiehus (« propoade ») et de serviettes (« chischineie »).

Les memes eadeaux offerts par la marl& sont signalés par Marian
(1890, pp. 239-240) ; pour le mari une chemise, une ceinture et un fichu
(« rafrarnA, ») ; pour le beau-pere une chemise, pour la belle-mère un fiehu ;
aux autres elle donne des serviettes (« stergare ») et des fiehus (« nAfrAmi »).
Lorsque l'un des invites offre un collier A, la mariée, elle lui donne en
échange un mouehoir (Fira, p. 33). L'argent reeueilli lors de la noee, mis
dans un fichu, est partag,6 par les mariés ; la fille prendl'argent, le garçon
le fiehu (Sevastos, p. 49).

Au nord de la Moldavie, dans la region des villes de Dorohoi et de
Siret, de méme que parmi les Roumains qui habitent plus au nord. en
Bucovine (administrée depuis la deuxieme gueiTe mondiale par l'Union
Soviétique) les mariés, installés devant le prétre durant la cérémonie
religieuse, se tiennent par un mouchoir. Une fois la cérémonie finie, le
mouehoir est coupe en deux, chacun prenant sa moitié pour la garder
dans un eoffre le long de toute la vie, et s'enterrer ensuite avec elle. Le
moue,hoir qui unit les époux est connu aussi en d'autres regions du pays.

Des pratiques similaires sont décrites pour les Slaves du sud. La
jeune fille prepare les eadeux du mariage bien avant la cérémonie : « Ces
presents sont apportés en méme temps que le eoffre de la jeune fille et ils
sont distribués de manière particulière le jour de la noee. On donne une
chemise au beau-pere et au garçon d'honneur qui aecompagne la mariée
(djever) ; aux autres membres du c-ortege (svatovi) on offre une
ser viette (Karadii , dans Stahl P. H., 1975, p. 174). Sehneeweis (p.
68) affirme que le cortege quitte la maison de la mariée en portant des
mouehoirs blanes ; arrive A l'église (p. 69), le prétre demande aux mariés
s'ils desirent se marier et ensuite il lie leurs mains droites avec un mou-
choir blanc bindet ihnen die reehten Hiinde mit einem weisen Tiiehlein

'prevez', legt noch ein Tiiehlein dariiber »); par la suite il met sur leur
téte les couronnes toujours présentes dans un mariage orthodoxe. Enfin,
le metne auteur (p. 145) signale que la mariée reçoit de la part de la belle-
mere mi rnouchoir, qui le met sur l'épaule droite de la belle-fille ; un mou-
choir sera offert aussi au garçon d'honneur. Installer le mouchoir sur
l'épaule (droite) semble avoir done été, une pratique largement connue par
le passe Adolf Stransz (1882, p. 258) volt en Bosnie le parrain mettre au
moment de la eérémonie religieuse un mouchoir sur la téte de ebacun des
maries ; le prétre met par-dessus les couronnes et offieie. A la fin il en-
leve également les eouronnes et les tissus (p. 258).

Visitant les regions habitées par les Slaves du sud, Xavier Alarmier
(Merit les suivantes tour la region de la vine de Cattaro (p. 305) : # Un
matin j'entends .des boups de fusil résonner a la porte de la Marine ; je
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vois différentes personnes se diriger de ce côté et je vais avec elles assister
au spectacle qui les attire. C'est une jeune fille qu'une barque amène de
Risano, et qui vient se marier A, la vine. Devant elle s'avancent, comrne
deux pandours, deux de ses parents la carabine sur l'épaule, le poignard au
flanc ; un autre homme, encore miens armé, qui remplit les fonctions de
gar c,ton d'honneur, marche A, côté d'elle, tenant A, la main un mouchoir
blanc dont elle tient l'autre bout. J'imagine que ce mouchoir, par lequel
ils se joignent sans se toucher, est le symbole de la chaste alliance que
cette cérémonie établit entre eux ; derrière eux vient le maxi et le reste de
la famille *.

Christo Vacarelski (p. 289) affirme que chez les Bulgares, ceux qui
invitent 1 la noce portent sur leur épaule un mouchoir, parfois aussi une
couronne sur la téte.

Ricaut (p. 310) signale au 17 siècle chez les Grecs, lors de la céré-
monie du mariage A, l'église, « le troc des guirlandes entre le maxié et la
mariée ; la coutume de leur donner du vin et des confitures dans une
cuiller ; celle de les lier tous deux avec une jarretière, et celle de les bercer
ensemble *. La jarretière semble Atre dans ce cas tout simplement le tissu
qui unit les mariés. Toujours au 17 siècle, Thévenot affirme que lorsque
les Grecs se marient, o c'est devant un prêtre comme nous, et ils se don-
nent de mesme Panneau ; mais outre cela il y a encore quelque chose que
nous n'avons point, car ils prennent un parrain et une marraine, it qui ils
présentent quelque mouchoir travaillé ... * (p. 158). Pitton de Tournefort
observe au début du 18e siècle a des mariés portant A, l'église la couronne
de branches de vigne, garnie de rubans et de dentelles * (p. 125). Les m'è-
mes couronnes ornées de dentelles et de rubans sont signalées par Sonnini
(vol. II, p. 135) près d'un siècle plus tard. Au début du 19° siècle, les deux
frères Dimo et Nicol() Stephanopoli assistent A, un rnariage dans la région
du Mani ; le mari, qui vient prendre la mariée, est reçu par les parents
males de la fille : « -viennent ensuite les femraes ; A, leur tête, sont la mère
et les sceurs de la future ; aux mémes embrassements, aux mames vceux,
elles joignent un don tout différent ; chacune d'elles pose un mouchoir sur
les épaules du prétendu, et l'y la,isse » (vol. II, p. 4). En Grèce contempo-
raine, le prètre lie durant la cérémonie religieuse les deux couronnes du
mariage A, l'aide d'un ruban apporté par le parrain (Sanders, 171).

Présents dans toutes les cérémonies, les tissus, mouchoirs surtout,
mais aussi serviettes, fichus, sont le plus souvent travaillés dans le cadre
d'une cérémonie, faisant partie d'un rituel qui renforce leur fonction
symbolique.

L'enterrement

Bien que plus rarement sig-nalés et ayant un rale en. apparence moins
important, les tissus gardent leur importance à l'occasion de l'enterre-
ment. A un enterrement princier, en Valachie, une f9is le prince mis dans
le tombeau et le trou rempli de terre, on offrit A, chaque officiant un mou-

iiichoir de grand prix, à l'intérieur avec des monnaies en or, dont l'impor-
tance était en rapport avec la place de chacun dais la hiérarchie (Del
Chiaro, p. 78). La méme observation est faite par patriarch° Makarios
qui affirme qu'à la fin de la cérémonie on offrit l'arlOne dans des tissus
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brodés (Paul de Alep, p. 72). 11 en fut de méme lors de la mort du prince
Matei Basarab lorsque de riches aumônes sont offerts dans des tissus
(Paul de Alep, p. 138). Toujours Paul de Alep nous appprend que lors
d'un requiem, les parents de la personne décédée, sis debout des deux
côtés, à chaque fois que quelqu'un embrassait l'icône mise sur la poitrine
de la personne morte, lui offraient l'aumône dans un tissu brodé (p. 124).
Cette pi atique était encore suivie par les paysans du nord de la Moldavie
au 20e siècle, paysans qui, it, la fin de la cérémonie de l'enterrement, of-
fraient aux participants un peu d'argent dans un tissu.

Tournefort signale au début du 18° siècle (pp. 128-129) que lors
de la cérémonie qui se déroulait au cimetière neuf jours après un décès,

le fossoyeur porte sur sa téte le bassin da Colyva, précédé d'une autre
personne qui tient deux gros flambeaux de bois doré, garnis par étages
de rubans fort larges, bordés d'une dentelle de fil de demi pied de hauteur *.

Dans quelques villages du nord des Montagnes Apuseni (Transylva-
nie, région de Huedin), les paysans, une fois un enterrement fini, instal-
lent dans l'église une serviette sur laquelle est inscrit le nom de la per-
sonne décédée. Cette serviette s'ajoute ainsi aux autres nombreuses ser-
viettes qui décorent les églises de la région.

Occasions diverses

D'autres occasions ou les tissus ont la signification d'une relation
qui unit deux parties peuvent étre signalées. La littérature les concernant
est plutôt rare, mais il est certain qu'il s'agit aussi de pratiques jadis lar-
gement connues. J'en signale quelques-unes.

Lors d'une visite faite à Constantinople à un fonctionnaire ottoman
(le « caimacam *), un ambassadeur offre un cadeau ; on lui répond par re un
mouchoir de mousseline peinte en rouge et brodée par les deux extrémi-

. * (Galland, I, p. 182). En visitant un autre fonctionnaire (le a bos-
tandji bachi *), ce dernier répond au cadeau reçu par un mouchoir blanc
brodé d'argent (Galland, I, p. 185). Il est A, remarquer qu'il s'agit de mou-
choirs, qu'ils sont brodés et que les couleurs sont typique3, le rouge et le
blanc. Un envoyé turc qui visite le prince Despot de Moldavie, lors de la
présentation des lettres dont il est porteur, offre deux coussins rouges, des
sucreries et une serviette (« macrama seo linteolo (Cillätori, II, p. 146).
Reçu par le prince de Moldavie, le patriarche Makarios lui donne des
coussins, des sucreries, du savon parfumé, l'ensemble reconvert de tissus
brodés, « scion la coutume du pays (Paul de Alep, p. 37).

Le prince BrAncoveanu, ayant comme invités un patriarche et d'au-
tres préLats, leur donne en cadeau des tissus (4 miihrilmi *) avec, à Pint&
rieur, des pièces d'or (Greceanu, p. 163). Les visiteurs du patriarche Ma-
karios apportent les cadeaux sur des plateaux et reconverts de serviettes
(Paul de Alep, p. 121). Lorsque le prince offre un repas, il installe it part
les ptétres, les moines et les pauvres ; à la fin du repas ils reçoivent de
l'argent dans des tissus (Paul de Alep, p. 115).

De nos jours, on danse souvent dans les diverges régions de la, Grè,ce
en se tenant non pas par la main, mais par un mouchoir. Celui qui con-
duit la danse est rattaché aux autres dansetirs par un mouchoir, ce qui
lui permet aussi de faire des figures de danse acrobatique, soutenn dans
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ses performances par le danseur qui tient l'autre bout du mouchoir.
pratique est ancienne : Guillet de Saint George (vol. II, p. 296) la signale
au 17e siècle dans le Peloponèse o Les mouchoirs servent à toutes le g dan-
ses de Mistra. Quand les jeunes filles chrétiennes dansent aux noces de
quelques parents, elles ne donnent jamais la main aux garçons ... la fille
et le garçon se tiennent done par un mouchoir que la fine lui présente
modestement ». La mème chose est décrite au 17e siècle par le père Fran-
çois Richard dans Pile de Santorin (Thira) : à l'occasion des fetes, « après
le souper les jeunes gens se mettent à danser avec les filles, et ne font que
chanter toute la nuit toutefois avec cette moderation, qu'ils ne se ton-
chent jamais, non pas méme les mains, et n'oseraient donner un baiser,
sinon à celles qui leur sont promises ; c'est du bout du mouchoir qu'ils se
tiennent ensemble ... )) (p. 119).

Un fait rare est signalé par Dimo et Nicolo Stephanopoli (I, p. 65)
Nait-il un enfant grec en Romélie le premier Ture qui l'apprend envoie

son mouchoir au père ; ce qui signifie que, dès ce moment, ce garçon est
son esclave, et qu'il a sur lui toute autorité ; si le père n'accepte pas le
mouchoir, le Turc ne tarde pas à trouver une occasion pour perdre le
père et le fils ».

La forme de parenté appelée fraternisation, donne occasion parmi
les Roumains A, des ceremonies on l'échange de cadeaux inclut les tissus.
11 s'agit de fraternisations unissant des jeunes gens ; le rituel comprend
un moment où les deux participants échangent des serviettes, des mou-
choirs et méme des ceintures s'agit de deux filles. Lorsqu'il s'agit d'un
fraternisation mixte, la fille met autour du con du garçon une serviette,
et le garçon offre de Pargent en metal (Fochi, 154). Dans le department
de Riimnicu S5rat, toujours en Roumanie, si deux garçons fraternisent,
ils apportent chacun une poupée en piite ; une fille coupe en deux les pou-
pees et elle reçoit des cadeaux, le mouchoir étant toujours present. Si
ce fiont deux filles, un garçon coupe les poupées en deux et re çoit en cadeau
une ceinture ou un mouchoir (Pamfile, pp. 26-27).

2. LES HELATIOVS DES PERSONNES Al EC LE SURNATIREL

Objets et monuments sucres

Le tissu pent étre utilise également dans les cas où il relie des per-
sonnes avec les forces surnaturelles, et ceci en diverses occasions. Je
commence par /es objets sacies.

Dans les maisons paysannes ou dans les églises il y a des icônes ;
elles occupent des places choisies sur des principes qui, clans le ca., des
maisons, sont determines par le rituel de construction et par l'utilisation
ultérieure de la maison. Dans les églises, elles occupent les places voulues
par la doctrine religieuse. Dans les maisons, les icônes sont installéel près
du plafond et dans l'angle sud-est ou sur la paroi est. Autour des icônes
on met des tissus dont c'est surtout le caractère décoratif qu'on remarque,
mais dont le caractère de mise en relation avec le surnaturel ne peut pas
étre ignore.
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Dans les églises, 11 oir la tradition ancienne est encore vivante, les
Wines sont entourées par des tissus ; les femmes apportent des tissus qu'el-
les installent près des icônes. On les voit ainst sur l'iconostase qui sépare
l'abside d'est du reste du monument ; on les voit aussi sur les petits ico-
nostases, par exemple ceux qui supportent l'icône du jour ou les livres re-
ligieux ; on les voit noués autour des chandeliers. Parfois, des candélabres
A plusieurs bras ont A chaque bras un tissu blanc, brodé ou pas.

Lorsque le prêtre visite les maisons de ses paroissiens (par exemple
l'oecasion de la nouvelle année ou à l'occasion d'autres fêtes), il emporte

avec lui une icône qui pent être entourée d'un tissu. La croix qu'il porte
et qui a souvent attaché A elle du basilic, peut être aussi entourée d'un
tissu.

Occasions diverses

Lors de la célébration de diverses fêtes religieuses, les animaux qui
seront consommés sont sacrifiés dans le cadre d'un cérémoniel. « Pour
subvenir en quelque sorte aux frais, on apportait qui un mouton, qui un
agneau, dont on teignait la toison, surtout le front en rouge, couleur de
rigueur, et on lui suspendait des franges de laine et des grelots à l'enco-
lure, des ramifies de fleurs entre les cornes » Cette description faite par
Mitrushi (p. 151) pour l'Albanie, correspond avec c,elle faite pour la Grèce
« . .1a victime est conduite A l'égorgement sans traitement ni cérémonie
particuliers ; on se contente, fréquemment, d'attacher des cierges allumés
aux comes de cet animal qui va mourir, de la même façon qu'on allume
des cierges au chevet des morts. Cependant, dan$ certains grands 'pani-
giria', il en va autrement baignée, parée de fleurs, de bandelettes ou de
perles multicolores, ses cornes dorées ou décorées de lamelles d'or, la vic-
time fait honneur à la communauté ou au donateur. Parfois, on peint en
rouge la queue, les flancs ou le front d'un mouton blanc (Georgoudi,
PP. 282-283). Des cérémonies semblables se retrouvent ailleurs en Eu-
rope et le décor des animaux avec des rubans est pratiqué aussi en d'au-
tres occasions que celles du sacrifice.

Les carrefours sont marqués partout en Europe par des éléments en
relation avec la magie ou la religion. En Albanie aussi les carrefours avaient
un rôle iinportant dans les croyances. Sur les routes il y a des endroits
oir on se repose : « Dans ces sites et stations de repos, dans les embrache-
ments des routes, les pas de montagne, A l'accès des points, se reposaient,
croyait-on, les Ore jféesi. Celui qui passait par lh, y laissait une pierre ou
quelque chose d'autre (laine, fil, chiffon, de préférence de couleur rouge ou
de toute autre couleur) » (Tirta, p. 54).

Les pierres ou les tissus sont des matériaux où un esprit peut se
reposer ; cette croyance était largement connue par le passé et elle était
comprise presque régulièrement dans le rituel de l'enterrement (Stahl P.
H., 1988). Une fois l'Ame ayant quitté le corps du moribond, les proches
mettent en Roumanie un petit tissu utilisé par l'Ame comme maison. 11
s'y repose et ce tissu (parfois tout sirnplement de la laine non filée) est
appelé la maison de l'Ame". Fréquent dans les maisons durant les qua-
rante jours qui suivent la mort, on le trouve par la suite installée sur les
croix dans les cimetières. Parfois ce tissu est mis près de Piddle de la
maison, ensemble avec une bougie allumée ; le mort est allongé sur un
banc, la tête SOUS PicIfine (voir aussi Manan, 1892 B, p. 45).

Les tissus médiateurs 293
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L'arbre sacre

Les occasions qui semblent étre les plus fréquentes, largement eon-
flues, sont celles qui mettent en relation les personnes avec l'arbre sacré,
considéré porteur d'une force surnaturelle, le plus souvent bénéfique. On
doit citer en premier lieu les arbres qui accompagnent le déroulement de
deux des trois plus importantes étapes de la vie humaine, le mariage et
la mort.

Dejh au siècle passé, Hahn (p. 144) signale la coutume albanaise qui
se &mule le jeudi précédant un mariage ; les femmes vont dans la forét,
coupent des branches et les transforment en perches auxquelles elles atta-
chent des feuilles et un mouchoir rouge, pour les donner ensuite A, la mai-
son du marié. Ce jeudi est appelé méme « le jour du mouchoir ». Les fem-
mes s'assemblent pour coudre le mouchoir qui sera suspendu A, la bam-
nière (Mitrushi, p. 147). Sur une méme bannière on peut suspendre plu-

siems'
toujours en nombre impair (5, 7, 9) ; des fleurs sont aussi fixées

sur labannière, qui est arbor& le samedi matin à la maison conjugale. Les
mouchoirs décorés, appelés « mouchoirs du signe », sont décor& et puis
suspendus A, une perche (Mitrushi, p. 152).

Christo Vacarelski (p. 291) signale dans les cérémonies bulgares de
mariage la présence d'un arbre décoré de fils de laine colorés ; d'autres
fois, ici comme ailleurs, l'arbre devient 1111e bannière (drapean), décore
de mouchoirs rouges et blancs (p. 290).

Le drapeau des Aroumains (« flamburA, ») est une perche relative-
ment mince, droite, longue, A, laquelle on attache un mouchoir en soie,
rouge ou blanc ; un peu de laine ronge, une pomme ou une pomme dorée,
complètent le décor (Capidan, p. 85; Alexakis, 1990, pour les Grecs aussi).

La co-atume est presque généralement suivie par les Roumains on
connait également les deux formes, l'arbre et le drapeau (qui est A, l'ori-
gine un arbre). On attache A, une perche deux serviettes, formant l'aile du
drapeau (« aripa steagului ») ; au sommet on fixe deux morceaux de bois
en forme de croix et des épis de blé pris à la couronne faite lors de la céré-
monie qui se déroule à la fin de la moisson (Manan, 1890, p. 266). Au nord
de la Transylvanie (Maramures) le clrapeau est décoré avec un tissu rouge,
travaillé par les jeunes fines qui accompagnent la mariée durant la céré-
monie de mariage ; elles donnent ce tissu au porte-drapeau qui va avec
lui à l'église (Papahagi, p. 164). Le tissu peut are offert par la mariaine ;
décoré, accroché au drapeau, il est mis A, un certain moment sur la téte
de la mariée par le porte-drapeau, qui liii couvre ainsi les cheveux (Papa-
hagi, p. 165). Celui qui porte le drapean a d'ailleurs un rôle important
dans toute la cérémonie du mariage, comme le constate encore dans les
années soixante-dix Danielle Musset (p. 90 sq.) ; elle décrit de manière
détaillée la préparation rituelle du drapeau de noce (pp. 110 sq.)..

La cérémonie est semblable lorsqu'il s'agit de décorer un arbre ; en
Petite Valachie (Oltenia), l'arbre est décoré dans la maison de la fille :
« Au milieu de la maison, la mère du gendre apporte une petite table,
basse, à trois pieds. Elle met dessus un pain dans lequel on enfonce une
bougie et jette du sel par-dessus .. On coupe d'abord les branches du
sapin de telle manière qu'on puisse former trois sphères ; une grande en
bas, une petite en haut et une intermédiaire située entre les deux. Ensuite,
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les jeunes hommes coupent à l'aide de ciseaux du papier coloré acheté au
marché, en forme de rubans et de fleurs. L'ensemble, avec des fils de cou-
leur or et argent, avec des fleurs de basilic, décore le sapin. Par la suite,
le sapin est planté dans le pain, qui a été préalablement mis sur la
table ... » (Fira, p. 11). On monte enfin le sapin sur la maison de la ma-
riée, lié au bout d'une perche. Le porte-drapeau, qui a un rôle important
dans la cérémonie, regoit de la part de la mariée un mouchoir brodé (Fira,
p. 16). Lors de la noce, il descend l'arbre et accompagne avec lui le cor-
tège ; il danse méme avec lui aux sons de la musique (p. 33). 11 faut re-
marquer le remplacement des anciens rubans en tissu par du papier co-
loré, rneilleur marché, évolution qui s'impose en beaucoup d'endroits.

Chez les populations slaves de l'Ukraine, la veille du mariage, dans
la maison de la mariée, on prépare un samedi le « hiltzé », l'arbre de la
noce. Un petit arbre ou un grand rameau vert (de conifère) est coupé par
le fiancé et son gargon d'honneur le matin méme. Chez les Houtzoules
s'agit d'un sapin dont les branches forment trois cercles autour du tronc.
On l'enfonce dans un pain « et on le garnit de plumes d'oie, de petits bou-
quets de différentes fleurs, d'avoine, d'aubier.... de noix dorées, de pom-
mes (symboles de fertilité), de rubans de couleur et de cierges allumés »
(Volkov, p. 408). Mis sur une table, il est gardé pendant toute la cérémo-
nie. En Galicie, région voisine de la Roumanie, on procède N la préparation
de cet arbre sacré, « qui tient évidemment Nun très ancien culte religieux,
avec une certaine solennité dont doit être accompagné chaque acte de
célébration du mariage. Le chceur de jeunes fines prie d'abord le bon
Dieu et les saints, ensuite le père, la mère et tous ceux qui assistent à la
noce de donner leur bénédiction pour commencer la préparation du hiltzé.
Ce sont les parentS de la fiancée qui commencent les premiers en atta-
chant les décorations sur le sommet de l'arbre ; les autres continuent le
travail en descendant en bas et dans l'ordre de parenté et dIgé » (Volkov,
p. 409).

Les quelques informations signalées plus haut et concernant l'arbre
(ou le drapeau) du mariage, se ren.contrent en des formes semblables, et
souvent plus archaIques, lors de l'enterrement des jeunes gens mods
avant le mariage. Toute une cérémonie prend lieu, depuis le moment où on
abat l'arbre (de préférence un sapin Abies alba) et jusqu'au moment
où on l'enfonce sur le tombeau de la jeune fille ou du jeune homme. La
cérémonie est connue et je n'insiste pas sur elle (3fulea, 1920; BanAteanu,
1947; Stahl P. H., 1959; Caraman, 1988). 11 est à retenir qu'a cette occa-
sion aussi, les tissts sont toujours présents ; on constate encore une fois
que les iubans en papier coloré remplacent peu à peu les rubans en tissu.
Parfois, les deux décorent le mème arbre. Cette cérémonie de mort-ma-
riage, laigement connue aux populations balkaniques, a peut-étre ses
aspects les plus complexes chez les Roumains.

Certains arbres ne sont pas coupés, mais, vivants, restent sur place
et constituent l'objet d'une vénération, sans relation spéciale avec le
mariage ou Penterrement, mais généralement avec le bonheur des fidOes.
Un tel autel de dendrolatrie existait au nord de la ville de Vara (en Bul-
garie), dans une région où chrétiens et musulmans vivent côte N côte.
L'historien d'art roumain I. D. terdneseu (p. 375) le décrit ensemble
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avec les monurnents enfermés dans une cour rectangulaire « A gauche de
la porte d'entrée il y a un arbre dont le sommet dépasse la hauteur de la
cletm.e. Ses nombreuses branches, vivantes, feuillées la plupart du temps,
supportent des rubans et des tissus blancs ou colorés faits dans un mate-
riau travaillé A, la maison, ou méme des tistus industriels, noués parfois
avec art, d'autres fois à la hate. Le vent qui souffle souvent dans les para-
ges assez fortement, les agite. Quelques-uns renferment des listes de
nouns ; d'autres, des petits papiers avec des prières inscrites dessus ou
simplement marques par des croix. Ils sont suspendus tour A, tour par
des chretiens ou des mahometans, les premiers se signant, les autres tou-
chant de leur main droite la poitrine, le front, la bouche. 11 s'agit c,ertes
d'un autel de dendrolatrie et de la pratique inattendue d'un culte extré-
mernent ancien et universel. Pour nous, ce fait a une importance exception-
nelle, car sur le territoire de la Roumanie on connait d'autres autels de
dendrolatrie, dont je cite trois pour leur importance : Streiu, Streiu-San
Georgiu et Santa-Marie-Orlea. Ici, des perches hautes de 2 à 3 metres
sont mises sur les tombeaux ; on leur attache à diverses occasions, le long
de l'année, des morceaux de tissu, des listes de noms, des prieres écrites
sur le papier. Dans la region de Fagaras, située au sud de la Transylvanie,
Henri H. Stahl (1933) signale un tel autel installe près du monastère de
Sambata et près d'une riviere. Des tissus, parfois des morceaux pris aux
-vétements qu'oL porte peuvent étre vus sur les arbres. D'autres autels
de dendrolatrie existent ailleurs en Roumanie ou dans les Balkans (Stahl
P. H., 1958 et 1965). Zoi N. Margari (1993) signale dans l'ile de Lesbos la
presence d'un arbre oil on suspend des vétements tout entiers, arbre mis
sous le patronage d'Aghios Therapon.

Le premier jour du mois de mars est respecté partout en Europe du
sud-est. Megas (1963, pp. 80-81) décrit le « March o (4 martis ») des Grecs
fait en fils de couleur rouge et blanche, ou rouge et or, mis durant la nuit
qui precede sur un rosier et porte par la suite ; à la fin, les fils sont poses
A nouveau sur un rosier où il le resteront. Les Bulgares (Strausz, 1898, p.
335) portent la o ruartenica * sur le bras, faite avec des fils rouges et
blancs ; lorsqu'on les enlève on les met sur un arbre. Les Aroumains
(Nenitescu, p. 524) le portent pendant 40 jours et le mettent A, la fin sur
un arbre. Enfin, les Roumains de partout connaissent cette fete ; le o mar-
tisor o est A, la fin suspendu sur un arbre fleuri, fruitier, avec des fleurs
blanches (Manan. 1899, p. 137).

3. LE T/SSU MED/ATTU/ DANS LES CONTES

La même fonction du tissu, de mise en relation entre deux parties
apparait dans les contes. En relevant ces cas tels qu'ils sont signalés dans
l'ouvrage de synthèse de Lazar *aineanu, on trou-ve des citations claires
« Prends mon fichu, celui que j'ai porté le jour du mariage, et moi la ser-
viette A, rayures que tu m'as apportée en dot. Nous les regarderons chaque
jour ; et si on verra sur l'un ou l'autre trois gouttes de sang, nous rentre-
rons A la ruaison. Ce sera le signe que la mort s'est approchée de l'un do
nous deux (p. 30). « Avant de se separer, ils prirent un fichu, le coupe-
rent en deux et dirent : tant que les deux moitiés seront dechirées sur les
bords, ils pounont encore se rencontrer ; mais lorsqu'ils seront déchirés
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au niiiieu, ils sauront que I 'un des deux est mort (p. 30). Un jeune homme
part en voyage : « A la separation il prit le tissu qu'il portait à la ceinture,
le donnant au vieillard pour le garder accroché à un clou. Et s'il verra ja-
ma,is que trois gouttes de sang s'écoulent sur le tissu, qu'il sache qu'il est
mort ou en danger de mort » (p. 57). Lorsque deux jeunes hommes se
séparent, ils décident que si les deux fichus qu'ils emportent sont &chi-
t& au milieu, ils sauront que l'autre est mort (p. 364; voir aussi à la p.
381, où le tissu est laissé par le jeune homme à sa mere, et aussi aux pages
394 et 404).

CONCLUSIO\S

Quelques constatations s'imposent ; tout d'abord il est clair que le
issu est médiateur, qu'il a parfois la qualité de don, qu'il met en relation

des étres humains entre eux ou avec le sacré. Ce rôle, analyse dans les di-
vers chapitres de cet article n'est pas toujours simple à classer ; ainsi, le
tissu mis sur les arbres décor& à l'occasion de la noce et classé dans le
chapitre consacré aux arbres sacrés, aurait pu tout aussi bien étre pré-
senté dans le chapitre de la. noce.

On troUve une grande variété dans les fonctions du tissu, ilepuis le
simple cadeau et le mouchoir qui fait partie d'une cérémonie, jusqu'au
tissu qui implique le surnaturel. 11 est difficile de définir avec precision
les tissus qui ont cette fonction, car les noms qu'on leur donne ne sont
pas suffisants pour nous le permettre. Ainsi, celui appélé mouchoir ne
sert pas A, se moucher ; la serviette ne sert pas à se s'essuyer les ma,ins.
Plus conforme 5, la réalité est celui appelé fichu, car il est parfois effective-
ment porté sur la téte par les femmes. Mais, là encore, un tissu appelé
fichu peut servir de liaison dans la cérémonie du mariage, et ne peut pas
ôtre distingué d'un autre appelé 'mouchoir et qui est mis sur la tete. Des
fois, le tissu est 'compose simplement de plusieurs fils de laine.

Deux couleurs dominent, le rouge et le blanc, les deux symboliques
et dont le symbolisme remonte loin dans le passé. Si ces couleurs se main-
tiennent, on voit que le materiau sur lequel on les met change ; ainsi, les
rubans sont &let& de plus en plus souvent dan8 le commerce, ou ils sont
faits en pa.pier. Sur certains arbres mis sur les tombeaux on petit voir le
trone de l'arbre entouré de fils de laine colorés, une serviette attach& au
sornmet, et des rubans en papier suspendus aux branches.

Un cas intéressant est celui des tissus qui suivent l'homme dans sa
vie et après la mort, dans l'autre monde. C'est le tissu par exemple donne
par le parrain à son filleul (Manan, 1892, p. 175) et qui en cas de mort
couvrira la face de ce dernier ; c'est aussi le tissu donne par la mariée à
son marl, porté par celui-ci A, la ceinture, mis dans un coffre, garde jus-
qu'à la mort et emporté ensuite dans la tombe (voir aussi Sevastos, p. 87).

Le tissu médiateur a la qualité de garder vive la fonction pour la-
quelle on l'a fabriqué et utilise ; il ne perd pas sa force et une fois offert
pour étre accroché A, un arbre bénéfique, celui qui l'a mis profitera long-
temps de son geste. Il est evident que plus le tissu est personnalisé, c'est-
à-dire fait par quelqu'un spécialement pour une occasion, pour une per-
sonne et dans le cadre d'un rituel, et plus son effet sera grand. On peut
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ajouter à cette présentation les tissus qui interviennent dans la magie ou
méme dans la religion ; on fait des prières, on on intervient de manière
magique pour une personne en agissant sur un tissu lui appartenant. Dans
ces deux cas c'est la chemise qui s'impose, piéce citée d'ailleurs à plusieurs
reprises, mais sur laquelle je n'ai pas insisté car elle nécessite une présen-
tation à part. La plupart des pratiques décrites sont communes aux popu-
lations balkaniques, incluant celles musulmanes ; c'est aussi le cas par
exemple du. mouchoir offert en le mettant sur l'épaule de celui qui le reçoit.

True situation particulière est celle de l'argent offert dans un tissu,
cité à plusieurs reprises. Elle me semble se trouver de manière surprenante
dans une église appartenant à des populations italiennes d'origine alba-
naise, (par exemple à San Demetrio Corone, en Calabre). Bien qu'il s'agisse
d'églises orthodoxes, on trouve à Pintérieur des sculptures de saints ;
à leurs bras sont suspendus des rubans longs, larges d'une dizaine de cen-
timètres, de couleur rouge surtout, mais aussi d'autres couleurs (blane
par exemple). Lorsqu'on offre de Pargent aux saints, on le suspend à ces
rubans, ce qui rappelle étrangenaent le procédé d'offrir de l'argent dans
un tissu.

Si on essaie de dagger ces tissus, autrement que par l'occasion où ils
sont offerts (ce qui a été fait tout au long de Particle), on distingue plu-
sieurs cas

offre d'un tissu don simple
offre d'un tissu accompagné d'argent don double
échange de dons en tissu.

Si on observe quelles sont les parties reliées par les tissus on trouve
les situations suivantes :

le tissu qui unit deux persoianes
le tissu qui unit une personne avec le surnaturel
le tissu qui unit de nombreuses personnes entre elles
le tissu qui unit de nombreuses personnes entre elles et avec le

surnaturel.
Pour les situations a et b les exemples sont faciles A, identifier ; pour

e on peut retenir camine exemple les dons en tissu offerts aux partici-
pants A, une cérémonie, qui waissent l'ensemble des participants aux or-
ganisateurs mais aussi ente eux.

Pour la situation, d on peut citer surtout des cas typiques pour
l'Europe occidentale ; c'est le cas des danseurs qui dansent autour de l'ar-
bre de mai, en tenant A, la main un ruban attaché A l'autre bout à Parbre.
C'est aussi le cas des dal& qui promènent des statues de saints ; les ac-
compagnateurs tiennent 4 la main un rnban accroché à l'autre bout à la
statue du saint. Et j'ajouterai une autre situation, fréquente, cello:, des
fidèles qui, agenouillés autour d'un prêtre qui lit des prières, touchent de
leur main les vétements du prétre ; mais cette dernière situation mérite
une étude à part qui ne pouvait pas étre faite ici ; elle concerne souvent
les Edges de l'église orthodoxe.
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LES CEUFS D'AUTRUCHE ET LA VIGILANCE

VIRGIL CANDEA

Un élément apparemment décoratif du mobilier des églises orien-
tales trouve son explication spirituelle dans un texte copte médiéval pour
nous persuader que rien n'est dénué de Bens profond dans le temple chré-
Lien tra,ditionnel.

Il s'agit des boules accrochées aux lustres, notamment ceux du naos,
suspendus A la voilte de la coupole principale. Confectionnées en métal,
de forme sphérique ou ovoidale, ces boules remplacent les ceufs d'autruche
qu'on retrouve encore dans les églises orthodoxes des XVeXVIIe siè-
cles.

Leur fonction n'est pas décorative mais spirituelle. L'explication
nous en est fournie par un auteur arabe du XIV' siècle, Yfihanna ibn
Zakary5, mieux connu selon le surnom Ibn Sabb4 1. Dans. son ouvrage
Kitab al-Clauhara an-nafisa fi ulum al-kanisa (Le livre de la perle préci-
euse traitant des sciences ecclésiastiques), l'auteur s'occupe, dans le
chapitre LV, Des lampes et des ceufs d'autruche places entre elles, que nous
citons suivant la traduction de Jean Périer.

« Il faut que cette église terrestrè soft ornée avec toute la splendeur
possible, que ses lampes soient allumées pendant la prière et le Sacrifice,
pane qu'elle est le ciel terrestre 2 dont les lampes sont les astres : doivent
étre allumées surtout les deux lampes de levant et de l'isktina 3. Toutes
les lampes de l'église, en effet, doivent briller au moment de la prière et
du Sacrifice et être éteintes A, la fin, excepté les deux lampes du levant
et de l'isklina qui ne sont éteintes ni jour ni nuit et cela pour deux rai-
SODS : la première pour empècher qu'un feu étranger ne soit introduit dans
l'église 4, la seconde A, cause de la paróle de Dieu dans la Thora, au livre
de l'Exode: « ii y aura dans le Tabernacle des lampes qui briileront con-
tinuellement avec l'huile d'olive que l'on répand (aussi sur la porte du Ta-
bernacle) » b. Ce texte concerne l'entretien des lieux dont nous parlons.

1 Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, II. Bd., Clan del Vaticano,
1947, pp. 448-449.

Cl. la precision du chapitre precedent On saura que l'église terrestre est l'image de
Jerusalem celeste et que ses pretres sont des anges terrestres et des hommes celestes i. La perle
précieuse traitant des sciences ecclésiastiques (chapitres ILVI) par Jean, fils d'Abou Za-
kariyft, surnommé 1bn Sabha'. Texte arabe publié et traduit par Jean Neer, In: R. Graf-
fin et F. Nau (ed.), Patrologia orientalis, t. XVI, fasc. 4, Paris, 1992, p. 753.

a La partie du temple sepal-Cc par le voile, skéné (note du traducteur, loc. cit., p.750).
Cf. chapitre LIV : Les lampes ne doivent pas cesser de briller jour et nuit dans

l'église, en sorte qu'il n'y entre jamais aucun feu étranger * (loc. cit., p.752).
6 Exode (XXV, 37; XL, 4, 9).

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 301-303, Bucarest, 1993
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o II ne convient pas que quelqu'un du peuple passe dans le sancta-
aire du Dieu Très-Haut, dans le Saint des Saints, pour allumer la lampe
du levant. Le diacre seul est appelé a passer dans le sanctuaire de Dieu
(pour y remplir cet office). Si les prètres n'ont la permission d'entrer dans
le Saint des Saints que la téte découverte et les pieds lavés, comment (par
exemple) le sacristain, s'il n'a pas rang parmi le clergé, entrerait-il dans le
sanctuaire, la téte couverte et les pieds non lavés I Le plus digne d'allu-
mer la lampe du levant est le diacre.

# Entre les lampes sont suspendus des ceufs d'autruche, parce que
les autruches, males et femelles, ont la particularité, a, l'exclusion des
autres oiseaux, de ne pas couver tears o3ufs lorsqu'ils veulent les faire
éclore. Le male ou la femelle se contentent de les regarder, pendant un
temps déterminé, jusqu'au moment de leur éclosion. Si le male a faim ou
soif, pendant sa surveillance, il crie, et la femelle, qui comprend cela
par un instinct inné, porte son attention sur les oeufs, de manière que son
regard ne les quitte pas une seule minute. Pareillernent, la femelle, lors-
qu'elle a faim, se met a crier avant de chercher sa nourriture, et le male,
qui a compris, étend son regard sur les o3ufs pour les garder. Si l'un d'eux
cesse de les fixer pendant l'espace d'un clin d'ceil, ils se gatent et n'éclo-
sent point ; et ces oiseaux sont frustrés de l'objet de leurs &sirs.

t On prend alors Um& gaté et on le suspend dans l'église, entre les
lampes, de manière qu'il puisse 'are vu : non pour le faire servir d'orne-
ment, mais pour exhorter ceux qui le voient a ne pas distraire leur
esprit de la prière, ce qui la gaterait comme a été gâté Pceuf, faute d'être
couvé par le regard *6.

L'ceuf d'autruche est, done, un appel constant A, la vigilance (gr.
népsis) et A, l'attention (prosoehe ), attitudes qui jouent un r6le pranor-
diale dans la stratégie spirituelle de ceux qui cherchent la perfection.

Le texte clad Sabba` s'inspire du Physiologue, le manuel de
sciences naturelles de l'Orient chrétien qui traite égalemment du symbo-
lisme des animaux, plantes et pierres. Dans une rédaction roumaine de
l'hiéromoine Serafim du monastère de Bistrita en Petite-Valachie (début
du %Ville siècle) 7, le rapport entre les cents d'autruche et la vigilance
est présenté de la manière suivante :

« L'autruche est un oiseau de grande taille et quand il pond ses
ceufs il les met dans unea eau et il reste 11-bas, auprès de l'eau, en regar-
dant les ceufs. Car s'il tourne les yeux, aussit6t les ceufs devinnent stériles.
Et s'il vent dormir, il ne dort que d'un oeil, et de l'autre il regarde cons-
tamment (ses ceufs) * 8. Cependant, le Physiologue donne une explication
rationnelle de cette permanente surveillane,e : c'est par peur de l'aspic,
la vipère qui r6de autour des ceufs pour les manger au premier moment
d'inattention de l'autruche. D'où la morale : 4 De la même manière le
diable, s'il voit l'homme attaché aux biens de ce monde, abandonne tout,
et reste auprès de celui-ci pour gaiter ses vertus. Voila pourquoi, 6 homme,
garde ton esprit tourné en permanence vers Dieu et vers la Sainte Eglise,
pour que l'ennemi ne puisse pas te nuire *9-

8 La perle précieuse, trad. cit., pp. 753-7 55.
7 Ms. roam. 2513 de la Bibliothégue de l'Académic Roumaine, ff. 253-265.
8 Cf. C.Itillina Velculescu, Carde populare V cultura rometai oeche (Les livres populaires

et la culture roumaine ancienne), Bucarest, 1934, pp. 189-190.
9 Ibidem.
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Le Physiologv,e, suivi par Ibn Sabbfe, donne une description correc-
te du phénomène : en effet, les autruches ne couvent pas lours ceufs, mats
les déposent dans le sable, veillant 5, leur sécurité en se relayant, le male
et les femelles. Bien entendu, les ceufs ne sont pas a couvé par le regard *
des autruches ; l'éclosion est due 1 la chaleur du soleil. Mais la vigilance de
l'oiseau encourage de manière admirable la concentration dans la prière.

Cette modeste note apportée en hommage au professeur Mihai Berza
n'est pas sans rapport avec son oeuvre. Car l'éminent savant fut également
historien de l'art médiéval durant les années où les rigueurs d'un régime
inique l'éloignèrent de l'Université et resta toujours attaché b., ce domaine.
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CONTINUITY AND CHANGE OF NATIONALISM
IN EASTERN EUROPE

PETER F. SUGAR
(Washington)

Ea,stern Europe is an integral part of the continent as a whole. It
has shared with the rest of Europe the three dominant ideologies of the
20th century : Nationalism, Communism/Bolshevism and Fascism/Nation-
al Socialism. The periods during which each of these basic ideologies
dominated the thinking of people differ drastically in the -various regions
of the old continent west of the lands in which Bolshevism/Stalinism
triumphed in 1917 and remained the "official" doctrine until 1990.

In the "West" communism had numerous followers, especially in
Germany, Spain and France, but was nowhere successful enough to be-
come dominant, although it came close to be in Germany after the end
of the First World War. Communists in these, and other "western states",
compromised their ideology and program when they joined or supported
"national fronts" or "coalition government" in the late 1930s on Moscow's
bidding. In Eastern Europe the communists had more success establishing
a short lived Republic of the Soviets in Hungary, winning the first city
council elections in several countries and representing enough of a dan-
ger to those in power to be outlawed everywhere but in Czechoslovakia,.
Stalinist governments were established everywhere in Eastern Europe,
except in Greece, after the Second World War. This was not the result of
local preferences, but occurred because the Soviet Union was in position
to dictate the form of government these countries "had to accept". Yugo-
slavia is the exception. For 45 years, a considerable segment of the pre-
sent century, the people of Eastern Europe lived in "People's" and "So-
cialist Republics", but their Stalinist governments gradually moved away
from their original ideology and practices to become national communists,
communist nationalists and, after 1989, social democrats. While these
shifts reflect changes that had occurred in the Soviet Union, they were
also the result of domestic opposition. The violent, peaceful and practic-
al/economic manifestations of popular discontent made the communist
masters of the various countries realize that, as governments everywhe-
re, they needed community support to be "legitimate" and able to govern.
They strove to acquire this backing by moving closer and closer to iden-
tifying themselves with old "national" goals, using "national" slogans
and emblems and demanding less and less conformity. Jdnos liddAr's
oft-repeated statement following the revolution of 1956 in Hungary, "those
who are not against us are with us", standing Marx's dictum on its head,
illustrates this change as clearly as does Alexander Dub6ek's "socialism
with a human face." When local developments and Mikhail Gorbachev's
reforms in the Soviet Union brought about the final collapse of what was

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 305-317, Bucarest, 1993
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left of communist governments in the Eastern European states, the lead-
ers of the various paities suddenly discovered that they were good natio-
nalists.

What has failed was not the Marxist ideal of a classless society in
which economic and social equality reigned. As a matter of fact, the
ideal of equality was more or less accepted by the masses who showed
hostility to those who began the first "capitalist" enterprises once these
became legal again. What failed was internationalism that forced people to
relearn their national histories and to make sacrifices for "brothers",
like the Vietnamese, who struggled to achieve "socialism." This attempt
to de-nationalize entire nations and remold them into "socialist man"
demanded from the people of eastern Europe a renouncement of their
past and traditions. This aroused their instinctive hostility and made
them value their national identity even more.

Fascism/National Socialism was much less successful in Eastern
than it was in Western Europe. Mussolini was in power from 1922 to
1943, Hitler iuled Germany from 1933 to 1945 and Franco was the mas-
ter of Spain from 1939 to 1975. With the exception of the short-lived
(44 days) of the Goga-Cuza government in Romania (December 1938
February 1939) no extreme right wing party came into power anywhere
in Eastern Europe prior to the outbreak of the Second World War when
Hitler was able to force men of his choice as lea,ders on some of the
countries that were his allies for shorter or longer periods. This might
be surprising at first sight because the inter-war years saw some of the
clearest expressions of extreme nationalism be they status quo or revi-
sionist in the countries discussed in this volume, and also because Fas-
cism and National Socialism also used extremely nationalistic slogans
to gain a popular following. On second sight, however, these movements
appear in their true and anti-national light.

Mussolini's Fascism subordinated the individual and the nation to
the state. In his The Philosophy of Fascism (Chicago, 1936) Mario Pal-
mieri -wrote :

Without State there is no Nation. These
words reverse the commonly accepted principle
of modern political science that without
Nation there is no State.

Mussolini himself wrote in 1932:
.Against individualism, the Fascist conception
is for the state ; and it is for the
individual in so far as he coincides with the
State... Fascism re-affirms the State as the
true reality of the individual... Fascism is
for liberty. And for the only liberty which
can be a real thing, the liberty of the

I Quoted in Carl Cohen (ed.) Communism, Fascism, Democracy. The Theoretical Founda-
tions. (New York : Random House, 1962), p. 377.
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State... Therefore, for a fascist everything
is in the State, and nothing human and
spiritual existe, much less has value,
outside the State. 2

What the classless, proletarian dominated international order was for
the Marxism (in. any form it might take), the state was for the fascists.
Both ideologies subordinated the nation and within it the individual to a
supreme good for which they were supposed sacrif ice themselves.

National-Socialism presented an ideology which was even harder
to swallow than was Fascism for the people of Eastern Europe. It was
easy to make Anti-Semitism into a virtue and equally easy to feel superior
to the minorities living in any given nation's state. The trouble was
that in the racist world created by Hitler, there was room only for one
master rac,e. As it happened, not even the master race lived up to Hitler's
expectations. This is clearly evident from the much quoted lines in Albert
Speer's memoirs. When Hitler ordered. the application of the scorched
earth policy to Germany, he said :

If the war is lost, the nation will also
perish. This fate is inevitable. There is
no need to consider the basis even of the
most primitive existence any longer. On the
contrary, it is better to destroy even that,
and to destroy it ourselves. The nation has
proved itself weak... Besides those who remain
after the battle are of little value ; for the
good have fallen. 3

What went wrong with the Aryan "supermen" I Hitler explained :
In regard to the preparation of our
moral... it [the war] came far too soon. I
had not yet had time to shape the people to
the measure of my policies. 4

Hitler also made clear what his policies were. Talking to some mem-
bers of his inner circle during the night of October 21-22, 1941 he stat-
ed : "If I try to gauge my work, I must consider, first of all, that it con-
tributed, in a world that had forgotten the notion, to the triumph of the
Mea of the primacy of the race."5

These quotations prove that neither Fascism nor National Socialism
were "nationalist" policies. The first subordinated the nation to the state

Benito Mussolini, "The Doctrine of Fascism", in Encyclopedia Italiana (1932) in Cohen,
pp. 351-52.

3 Quoted in Alan Bullock, Hitler, A Study in Tyranny (New York & Evanston : Harper &
Row, 1962), pp. 774-75.

4 Quoted from Le testament politique de Hitler. Notes recueillies par Martin Borman (Paris,
1959) in Joachim C. Fest, Hiller (New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1973), p. 742.

5 Hiller's Secret Conversation, 1941-1944 with an introductory essay on The Mind of
Adolf Hitler by H. R. Trevor-Roper. (New York : Farrar, Straus and Young, 1953), p. 67.
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and the second to race. Even the Germans, the supposed master race, did
not learn from Hitler what their destiny was and have proven themselves
"weak", failing to transform the world into a racially not nationally
organized universe. Nationalism survived Bolshevism/Stalinism, Fas-
cism and National Socialism although as a clearly formulated ideology it
did not predate Rousseau (1712-1778) and Herder (1744-1803). In
Eastern Europe it had only existed for roughly 170 years before its posi-
tion as the generally accepted theory of group existence was challenged
by newer and supposedly stronger theories propagated by the mass media
of modern life. Why, then, did it survive to dominate the political land-
scape once again ?

Let me begin by stating that by the beg,inning of the twentieth
century the nationalism of all nations of Eastern Europe was "integral",
demanding the unquestioning loyalty of every individual belonging to
any given nation. Going beyond this statement, it is not difficult to find
additional common features in Eastern European nationalisms that dif-
ferentiate them from those of the west. In Sdndor Cso6ri's essay, "What
is a Hungarian", illustrating the contemporary feeling of his countrymen
we find the following sentence : "It would never occur to a Frenchman,
an Englishman, an Italian, or a Russian that his nation could be broken
by the next day." 6 The fear that this could happen bothered the Hunga-
rians ever since Johann Gottfried Herder predicted their disappearance. 7

The Hungarians were not the only nation who were afraid of the future.
According to Bernd Fischer, Albanian nationalism was "siege nationa-
lism." Maria Todorova and Gerasimos Augustinos used the same term for
Bulgarian and Greek nationalism, "defen-sive nationalism." The Czechs
suffered from the "Munich syndrome" and the Slovaks feared disappea-
ranee as a result of magyarization. The Poles and Hungarians stressed
their historic role of "defenders of the West" and bemoaned the fact that
this was not re,cognized and rewarded by those whom they protected from
the dangers coming from the "east". This feeling is not dissimilar than is
the one expressed by the martyr complex of the Serbs. This rather pes-
simistic form of nationalism produced national holidays or historical bench
marks tied to military or political defeats : the Battle of Kosovo (1389)
for the Serbs, the Battle of Moh&cs (1526) for the Hungarians, the Battle
of the White Mountain (1620) for the Czechs, the three Partitions (1772,
1793,1795) for the Poles and the Treaty of Berlin (1878) for the Bulgarians.

Another important feature of Eastern European nationalism was
the search for self-identification, something not to be found in the "west-
ern" world. In Great Britain one could be and was English, Scottish or

6 Sandor Cso6ri, "What is a Ilungarian today," in Nappali Hold (Budapest: Paski,
1991) quoted by Tibor Frank in Peter F. Sugar (ed.), Eastern European Nationalism...

7 Herder wrote : "Da sind sie [i.e. the Magyars] jetzt unter Slawen, Deutschen, Wlachen
und andern Völkern der geringere Theil der Landeseinwohner, und nach Jahrhunderten wird
man vielleicht ihre Sprache kaum finden." (Here they are the Magyars li ing among Slays,
Germans, Vlachs and other people, and after centuries one could, possibly, hardly find their
language.) Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophic der Geschichte der Menschen, Part
IV, Book XVI, Chapter 2, pp. 660 f. in Eugen Kunsmann (ed.), Herders Werke, Vol. LXXVII
of Joseph Kurschncr (ed.), Deutsche National-Literatur, .Historisch-kritische Ausgabe (Stuttgart
n.e., n.d.) The first edition appeared in 1791.
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Welsh, but this did not prevent anybody from being British. Germany, at
the' turn of the century, was a federation of states whose citizens could
and did consciously belong to Prussia; Bavaria, etc., without feeling that
this prevents them from being German patriots at the same time. The
same is true of the citizens of Belgium, Switzerland, France and even
Spain. In contrast, practically every work devoted to the study of eastern
European self-identity mentions one form or another of populism. When
the Grimm brothers began collecting folk tales and observing the life in the
villages, they had some nationalistic reasons besides other scientific ones
in mind, but they were certainly not trying to find out what being German
meant. The drastic changes that created the world in which citizens of the
western states lived were developments that occurred in their part of
Europe and their regional-national history.. These same changes were
"imported" to East-central and Southeastern Europe, had transformed
urban life which began to look like urban life in Western Europe, and
increased the difference between city and the practically unchang-ed village.
Did the "westernization" of city life "de-nationalize" those who lived in
it 6? Were they still members of the nation or too "cosmopolitan" for mem-
bership in it ? To be a cosmopolitan citizen of the world without a clearly
defined homeland was something only very few individuals could accept.
This is why populism and the.exploration of the life in the village became
important. Some of the village explorers might and did have goals re-
sembling that of the Grimm brothers in mind, but the majority searched
for the specific features of their nation among the peasantry which was
not corrupted by foreign ways of thinking and living. The peasantry was
eaily found ; it made up the majority in most states. 8 Flugh Seton-Watson
contrasted; correctly, the viewr of the peasantry which the city .got. from
the work of the populists and the true life in the countryside :

In both reformed and unreformed land reform
countries.., the peasants lead almost idyllic
lives, tilling the, soil they mystically love,
dancing their ancient national dances, clad
in their picturesque national costumes and
singing... their soulful national songs.

This was the picture the populistS presented pointing to the songs, costumes,
dances ánd stories as the true essence of their nation. The truth was quit e
different. The peasants were living in

mud hovels, adorned by no rugs or pottery,
housing families of seven or eight
returning from their wolk in tattered rags....
and look fearfully at the officials who
examine their labor permits. 9

In 1918 the number of people lking from agriculture vas : for Romania 78 ', for
Bulgaria 80%, for lugoslasia 75°0, for l'oland 63 , for Hungary 55°0, for Czechoslovakia
34%. Figures given by Iltti,h Seton-Walson, 1 -astern Europe fielu'een the Wars, 1915 1941
(Hamden: Archon Books,1962), p. 73.

Seton-Watson, Eastern Europe, p. 76.
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The happy peasant who embodied the spirit of the nation helped the city
dweller who seldom if ever visited a village to feel that he belonged
to a unique and lovely nation. That this happy peasant was only a myth
made no difference. As the Romanian Emil Cioran has written : "The
myths of a nation are its -vital truth. They might not coincide with the
truth ; this is of no importance." "

Besides its defensive character and populist myths, the nationalism
of the people studied in this volume had one more feature that differen-
tiated it from those of the "western" nations ; this was the lack of coinci-
dence of ethnic, ethnonationalistic and political borders. Besides the cen-
turies old problem of .Alsace-Lorraine there was no major border that was
disputed in the -western part of Europe. In contrast, there were hardly any
undisputed borders in East-central and Southeastern Europe. The clash
of the Greek At egale idea, with the demand for a Great Serbia and Bulga-
ria's desire to reach her San Stefano borders caused the two Bailan wars
of 1912 and 1913 bringing some satisfaction to Serbia, Greece and Roma-
nia and creating a new state, Albania. It moved Bulgaria, the major
loser, even further away from the borders she desired, but did not fully
satisfy any one of the states involved except the Ottoman Empire whose
new European borders were recognized as just by its heir, republican
Turkey. The maximal demands for national borders based on the memories
and myths of long lost "empires" were still only contradictory desiderata.
At lea,st, in these wars the soldiers of existing national states fought
each-other.

North of the Danube-Sava line the situation was more complex.
Hungarians were satisfied with their borders, but fearful that these will
be challe.nged not only by the irrendente of Romania and Serbia, but also
by the growing national movements of the Slovaks and the Croats. T'he
latter had a doubly trialist program demanding equality with Germans
and Hungarians in the Habsburg realm for their reunited "Triune King-
dom." The Croats co-ald also opt for an alternate solution, the Yugoslav
idea, provided they and the Serbs could agree on what form their common
state -was to take. While the Czechs were not yet certain of what their
aim was equality in the lands of the Habsburgs with its "ruling"
nations or an independent state, there was no doubt about the goal of the
Poles : reunification of the partitioned provinces in an independent state.
To make the future of Austria-Hungary even more que,stionable and, there-
fore, the planning of the various "nationalities" n living within its
borders more ad more difficult more and more Germans were dreaming
of the Grossdeutsch answer to problems created for them by the nationalist
agitations of the "nationalities", although the majority remained staunch-
ly Kaisertreu.

10 Nichitor Crainic, "Programul statutui etnocratic", in Ortodoxie f i elnocralie (Bucuresti :
Cugetarea, 1938) quoted by James P. Niessen in Peter F. Sugar (ed.), Eastern European Natio-
nalism.. .

u Austria-Hungary recognized only two nations (Nationen in German and nemzetek
in Hungarian). All other ethnic groups were only nationalities (Nationaliaten in German and
nemzetiskgek in Hungarian).
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The peace treaties that ended the First World War drastically al-
tered the borders in Eastern Europe, but failed to eliminate the tensions
and hostilities of conflicting nationalisms. This was as true of the victors
as it was of the losers. Some roles were played by new actors. Hungarians
and Bulgarians were the irredentist, although now called the revisionist
nations, while the attitudes and nationalisms of the victors were defensive
although now called the status quo nations. Greece, while on the winning
side of the great conflict, lost in her attempt to win Ionia and had to
give up the Megale idea. Both the Greeks and Hungarians realized that
they could not expect to regain the momentum of their national aspira-
tions by using force. Independently of each other, they turned to the same
solution. In Greece it was first Charilaos Trikoupis and later George
Papandreou who saw in economic and cultural activities the new form
of the Megale idea. 12 Count K-uno Kleblesberg's expensive and massive
educational program in Hungary had a national goal. What he had in
mind was to produce

"The H-ungarian cultural superiority" as the
basis on which the revision of the Trianon
treaty was justified, ...and hoped that the
cultural policy would attract not only the
Hungarians, but even the non-Hungarians
living in the lost territories... 13

Several years later, the same idea reemerged again in the closing state-
ment of Sándor Cso6ri's mentioned essay. He wrote :

We can never again start a -war to defend our
national minorities over the border. Just
like a new work of art... only a rebuilt
reformed Hungarian nation can exert an
incredible influence... 14

The inter-war years, the period of the "long armistice", continued
to be years of insecurity for the various nations of East-central and South-
eastern Europe. Czechoslovakia, Romania and Yugoslavia were not
content with their Little Entente and sought added security in alliances
-vvith France. Poland did the same, while Greece remained a client of
Great Britain. The losers of the war naturally turned to the dissatisfied
victorious power, Italy, for help and protection. As the years went by and
the great western powers appeared more-and-more reluctant to stand up
to Fascism and National Socialism reliance on them appeared to be useless.
The Poles signed a Non-Aggression Pact with the Soviet Union in 1932
and with Germany in 1934. Yugoslavia signed a Political Agreement with
Italy in 1937. Even Bulgaria and Hungary moved gradually from the
Italian into the German camp. The success of Fascism (prior to the Ethi-
opian campaign) and especially that of National Socialism, to which

12 In the chapter "Hellenism and the Modern Greeks," by Gerasimos Augustinos in Peter
F. Sugar (ed.), Eastern European Nationalism...

18 Peter F. Sugar, Pfter Hanidc, Tibor Frank (eds.), A History of .Hungary (Bloomin-
gton .and Indianapolis : Indiana University Press, 1990), p. 325.

14 Sindor Csoóri, "What is a Hungarian today," as quoted by Tibor Frank in Peter F.
Sugar (ed.), Eastern ,European Nationalism...

www.dacoromanica.ro



312 Peter F. Sugar 8

Great Britain and France seemed to acquiesce, appeared as models of
systems that could overcome defeat, economic depression, massive unem-
ployment. While the parties of the strict imitators of these models did not
manage to gain power, they forced the old established parties to move
more-and-more to the Tight. This push to the right was not only the result
of the successful populist-nationalist propaganda emanatincr mainly from
Germany, but also the result of a steadily growing dependence on trade
with Hitler's state which helped the states east and south of the Reich
to rebuild their depression ravaged economies. There was also a grovv-ing
dissatisfaction with "politics as usual," and a wish to find a new way to
change drastically the "old social order". The failure of Communism in
Germany, Hungary and Bulgaria, coupled with the "illegal" status of
the various Communist parties made moving to the left impractical for
those who wanted change. There waS only one "master race", the German,
but racism allowed the chauvinists every-where to preach their superio-
rity over all the minorities in their midst and over the hated neighbors.
It also justified the Anti-Semitism which was present to a lesser or greater
degree everywhere. The sentence : "The Jews are a permanent danger
for every national state" comes froni the Romanian, Nichifor Crainic's
Oriodoxie i etnocratie, but could have come from any other country in
Eastern Europe as well». The super-nationalists everywhere needed
a moral code to buttress their arguments and turned to religious argu-
ments which had the added usefulness of excluding Jews. Hungarians
followed a "Christian-national" path ; nobody could be a good Romanian
if he was not Orthodox ; similarly a crood Pole was naturally Roman Cath-
olic ; the Greeks followed a "Helrenochristian civilization", etc. etc.
This religious morality also justified the hostility towards atheistic Mai xism-
Communism»,

The inter-war years were also the test period for the viability of
the two new states, Czechoslovakia and YugoslaflA. Most Studies dealing
with the Czech-Slovak controversy did not originate in the years 1918
1939, but all of them are as valid for these years as they are for later
periods. On October 28, 1918 those members of the Naltional Committee
still in Prague proclaimed that "The independent Czechoslovak state has
come into being." "The several territories incorporated within the new
Czechoslovakia's frontiers had never before been united as a sovereign

15 Nichifor Crainic, "Programul .statului etnocratic" quoted by James P. N'essen in
Peter F. Sugar (ed.), Eastern European Nationalism...

15 For details on the Eastern European extreme right during the inter-war years see
Peter F. Sugar (ed.), Native Fascism in the Successor Slates, 1918-1945 (Santa Barbara
ABC-Clio, 1971) and the chapters on Hungary and Romania in I lans flogger and Eugene
Webber (eds.), The European Right. A Historical Profile (Berkeley anel Los Angeles : ersity
of California Press, 1966) also in Eugene Webber (ed.N, Varieties of Fascism an Anvil Ori-
ginal (PrincetonTorontoNew YorkLondon : Van Nostrand, 1964). S. J. Woolf (ed.). Euro-
pean Fascism (New York : intage Books, 1969) has chapters on the same two states and also
on I ()land. Alan Cassel, Fascism (New York : Thomas N. Crowell, 1975) deNotes pp. 209 225
to I lungary and Romania. These two countries are coered by pp. 169 193 in F. L. Carsten,
The Rise of Fascism (Berkeley & Los Angeles : 1 niversity of California Press). Finally, Walter
I.aqueur and George L. \fosse (eds.), International Fascism, 1920-1945 (New York :
I larper& Row I Iarper Torchbooks, 1966), contains a chapter on Romania.
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state or even as a distinct administrative entity within another state." 17
Fusing the new states into a manageable unit depended on the success or
failure of creating a unified Czechoslovak nation. This fusion of Czechs
and Slovak would have produced a "majority" of 66.91% in this new
multiethnic state. The Czechs alone would have been a minority, 44.89%,
in the new republic. The largest minority group, the Germans of the
"Sudetenland" and the "Zipps" in Slovakia, were more numerous than
the Slovaks.18 The creation of a Czechoslovak nation had to fail because
the economic and educational difference between the Czech and Slovak
lands was too great. The percentage of illiterates in Slovakia was seven
times that in the Czech lands. The number of Sloraks trained to perform
judicial or civil set-vice jobs was totally inadequate to replace the depart-
ing Hnngarian functionaries.18 To man these and other offices as well
as supply the needed number of teachers, Czechs had to move into Slovakia.
They looked down at the less well educated and economically backward
Slovaks who, in turn, resented the replacement of Magyars by a new
"foreign nation", the Czechs.

"Nation-making" failed in Yugoslavia also. R. W. Seton-Watson's
sta.tement has the ring of prophesy today :

... if Croatia bec,ame an independent state
alongside Serbia, the situation of the latter
would be still less favourable than before
the war; for in that case the two sister
nations would be enemies... 26

This is not the only statement valid for the various periods of
Yugoslav history. Franjo Tudjman was certainly not the first Croat who
claimed Bosnia-Hercegovina for his state in a work published in 1981
nor were the feeling,s expressed in 1986 by the well known Memorandum
of the Serb Academy of Sciences new or surprising. These "works" could
have been written in 1918 and even earlier. 21 When Nikola Pa-i, the
Prime Minister of Serbia, and Ante Trambié, president of the Yugoslav
Committee, signed the Corfu Agreement on July 20, 1917

The delegates could not agree on the crucial
issue of the internal political system, on
adopting the federal principle sought by

17 Joseph Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars (Seattle & London,
1974) Vol. IX of Peter F. Sugar and Donald W. Treadgold (eds.), A History of East Central
Europe, p. 86.

12 See Ibid., p. 89 and Kurt Glaser, Czech-Slovakia, A Critical History (Caldwell,
Idaho : The Caxton Printers, 1961), p. 6.

12 "In 1910, for example, there were only 184 Slovak speakers out of 3,683 judicial
functionaries in Slovak-populated counties of northern Hungary, and only 164 Slovaks out
ot the other 6,185 civil servants." Rothschild, Between the two World Wars, p. 82.

20 Hugh Seton-Watson et al (eds.), R. W. Seton-W alson and the Yugoslays. Correspon-
dence (LondonZagreb : Graficki zavod Hrvatske, 1976), Vol. I pp. 237-40. Original in
French, translated by Dennison Rusinow for "The Yugoslav Peoples," in Peter F. Sugar (ed.),
Eastern European Nationalism. . .

21 The works referred to are Franjo Tudjman, Nationalism in Contemporary Europe
<Boulder': East European Monographs, 1981) and "Memorandum SANU" as published by
Nase Teme (Zagreb, 1989).

5 C. 1056
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Trumbic and his associates, or on the Serb-
oriented centralized system demanded by
Pasic. On this subject the document was left
deliberately vague. 22

When, at the end of the First World War the Serb Army marched
into Croatia-Slavonia, Dalmatia, Slovenia and Bosnia-Hercegovina,
Pagi6, and his Serb colleag,ues were in positioia to prekrail. The June 28,
1921 (Vidovdan) Constitution created a highly centralized, Serb dominated
government for the new state. Trumbid reacted bitterly :

A centralist system is pushed tlirough under
the guise of unity... This system represents a
danger to peace and harmony... This
constitution will sharpen the tribal [sic]
conflict all the more... they are today
acerbated more than under Austria-
Flungary. 23

While the creation of a Czechoslovak nation failed because the Czechs
had to supply the Slovak lands with administrators, judges and teacheas
many of whom, unfortunately, did not hide their contempt for what they
found when entering their new posts and thus appearing to be "con-
querors to the Slovaks," "nation making" in the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes failed because the Serbs acted like conquerors. As
the inter-war years passed, the would be building Mocks of the nation
building process moved further and further apart. What happened after
1945

The hegemony of the classical Marxist
doctrine in the immediate post-Second World
War period ... in Eastern Europe ... was only a
brief, and certainly not uncontested, caesura
to be quickly replaced by the practice of
state communism, and -which left its mark only
on the articulation of the national idea. 24

The above statement is correct in indicating that the supremacy of the
Marxist ideology was short lived in post-SecondWorld War Eastern Europe.
It is also correct in stating thatthe various versions of "state communism"
moved gradually away from Marxism and to a smaller or greater extent
became versions of the "nationa/ idea" of the various people living the
People's or Socialist Republics. I would like to add to the above statement
the reminder that -while some of the early leaders of these republics might
have been good theoretical Marxists, their practices were local adapta-
tions of Stalinism.

22 Ivo J. Lederer, Yugoslavia al the Parts Peace Conference. A Study in Frontiermaking
(New Haven and London : Yale University Press, 1963), p. 26.

23Ivo Banac, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics (Ithaca and
London : Cornell University Press, 1984), p. 402.

24 Maria Todorova, "The Course and Discourse of Bulgarian Nationalism," in Peter F.
Sugar (ed.), Eastern European Nationalism...
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As far as nations and nationalism were concerned, Stalinist policy
-was contradictory. On the one hand, it made it quite clear that national
antagonisms were wrong and a thing of the past ; the only true and valid
difference was the one separating classes. Yet, at the same time, it stres-
sed the rights of minorities forcing the Romanians to establish the Hun-
trarian Autonomous Reoion in 1952 and the Yuctoslavs to create the auto-
nomous province of -Vojvodina and the autonomous region of Kosovo-
Metohija in 1946. 25

Stalin's death in 1953 and the next three years often labeled as the
Period of de-Stalinization began the gradual move from the strict en-
forcement of whatever passed for Marxism to National Communism. This
trend could not be reversed after April 1956 when Khrushchev condemned
Stalin's practices. The success in Poland of the moderate wing within
the party that brought Wladislaw Gomulka to power and the Re-volution
in October of that year in Hungary signaled the birth of National Com-
munism -which previously was attempted only in Yugoslavia. 26 Now
Marxism and nationalism had to be reconciled.

The Program of the League of the Yugoslav Communists gave its
views of national Communism without explaining them. The relevant
statements read : "Yugoslav socialist patriotism.., is not contrary to
democratic national consciousness, but is its necessary international sup-
plement," and "... Socialist internationalism and democratic national
consciousness... are not two different things, but two sides of the same
process." 27 The trouble with these pronouncements is that they explain
nothing, although they attempt to bridge the ideological gap between
nationalism and internationalism. The Hungarian historian/philosopher,
Erik MolnAr gave the required definitions in his essay on "The National
Question." Proletarian patriotism, the first of the two components that

25 The Hungarian Autonomous Region ',nos abolished in 1967. Kosovo's and the Vojvo
dina's special position within Serbia ended in 1990. A good study dealing with the problems
of minorities in post-Second World War in Eastern Europe is Robert R. King, Minorities under
Communism (Cambridge : Harvard University Press, 1973).

26 On the "Polish October" see : M. K. Dziewanowski, Poland in the 20th Century
(New York : Columbia University Press, 1977), pp. 173-209; Hans Roos (J. R. Foster,
trans.), A History of Modern Poland (New York : Alfred A. Knopf, 1966), pp. 252-89;
Adam Bromke, Poland's Politics (Cambridge : Harvard University Press, 1967), pp. 86-121.
The Hungarian Revolution produced an extensive literature. Some of the volumes produced
are : United Nations, Report of the Special Committee on the Problem of Hungary (New York :
1957); Laszlo Beke, A Student's Diary : Budapest, Oct. 16 Nov. 1, 1056, (New York : The
Viking Press, 1957); 'ramas Aczel and Tibor Meray, The Revolt of the Mind (New York :
Frederick A. Praeger, 1959); Tibor Meray, Thirteen Days that Shook the Kremlin. Imre Nagy
and the Hungarian Revolution (New York ; Frederick A. Praeger, 1959); La Revolution Hor-
groise me par les Partes Communistes de l'Europe de l'Est (Paris : Centre d'Etudes Avancees
du College de l'Europe Libre, 1957); Paul E. Zinner, Revolution in Hungary (New York &
London : Columbia University Press, 1962); Richard I.ettis and William E. Morris, The Hun-
garian Revolt (New York : Charles Scribner's Sons, 1961) ; Melvin J. Lasky (ed.), A White Book.
The Hungarian Revolution (New 1 ork : Frederick A. Praeger, 1957).

Stoyan Pribechevich (trans.), Yugoslavia's Way. Program or the League of Yugoslav
Communists (New York, All Nations Press, 1958) as quoted by Dennison Rusinow .in Peter
F. Sugar (ed.), Eastern European Nationalism...
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made up "socialist national self-awareness", was based on the "love of the
prog,ressive social order of the socialist fatherland." It was an expression
of the "patriot's" willingness to defend his "socialist homeland against
the attacks of the imperialist bourgeois states." Here we have an attempt
to redefine patriotism, a self-identifier void of the ethnically loaded term,
nationalism, in a way that subordinated it to the primary loyalty due to
the Marxist ideology. The second component of "socialist national self-
awareness" was "proletarian internationalism." According to Molnár, in
non-socialist states the bourgeoisie of one state fights that of all other
states and also the socialist states. Within proletarian internationalism
the proletariat fights the bourg,eoisie of its OWIl state and helps the pro-
letariat of all other states to fight the bourgeoisies of their states. The
result of this is that "the class war between the proletariat and the 'bour-
geoisie" becomes "a war between states." 28 In this manner, patriotism
and internationalism are reconciled. These definitions of patriotism and
internationalism permitted Enver Hoxha, who was, according to Professor
Fischer "first a nationalist, second a Stalinist, third an intellectual" 28
to replace Albania's tribalism with a "national" society.

Definitions are one thing, feelings and convictions are another. In
spite of the communist regimes stressing "fraternal" cooperation among
"socialist" states, the old preferences and dislikes of the people did not
change. Ethnic and racial biases were not eradicated. I am certain that
all "western" scholars, businessmen and other frequent visitors to the
various countries "behind the iron curtain" shared my experiences. When
repeated visits established a "friendly" relationship, it was not unusual
for a good "national" contact to point out that colleague X is, after all,
only a Jew or a member of a given minority-. This statement never went
beyond this simple labeling, but it was certainly intended as a warning.
It is this concern that was expressed by Crainic in his already mentioned
volume :

A nationalist state is an ethnocratic state,
that is a state which exists through the will
and power of our people. The ethnocratic
state differs profoundly from the democratic
state ... which is based on the number of the
population, without racial or religious
distinction . ... The democratic state is a
registration office. 38

These lines were written in 1938, but could have easily come from a speech
of Gheorg,he Funar the present day (1993) mayor of Cluj or a page of
Roindria Mare. What is more, it could have been written in praktically
any other country in Eastern Europe. The prejudice and bias expressed
in these lines were directed against minorities, but easily could have been

2a Erik Molndr, "The National Question" in Válogatott Tanulmdnyok (Budapest : Aka-
drniai Kiad6, 1969) as quoted by Tibor Frank in Peter F. Sugar (ed.), Eastern European Na-
tionalism...

22 Bernd Fischer, "Albanian Nationalism in the Twentieth Century" in Peter F. Sugar
(ed.), Eastern European Nationalism...

a° Niehifor Crainie, "Programul statului etnocratic", quoted by James P. Niessen in
Peter F. Sugar (ed.), Eastern European Nationalism...
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applied to one of the "fraternal" neighbors. In Yugoslavia and Czecho-
slovakia, some of the most pronounced hostile feelings were those that
concerned fellow-members of the "majority". What simply happened
during Eastern Europe's "communist" years was that it was forbidden
to voice these thoughts openly and publicly. When the ban was lifted,
the pent-up and suppressed hostilities exploded everywhere, and signaled
the collapse of Czechoslovakia and Yugoslavia. They also made living with
neighbors more difficult.

The peaceful separation of Slovakia and what is today the Czech
Republic was certainly preferable to the civil war in what was once Yugo-
slavia, but life in Slovakia -will also become more difficult than it wa,s prior
to her independence. While the politicians of all countries realize that re-
visionist or irredentist wars (although not civil wars) are things of the
past, they watch their minorities very carefully and try to defend their
co-nations across their borders with all other means at their disposal.
While western Europe was slowly but surely building the European Com-
munity and Common Market, and trying to lessen national differences
-which -were at least as old and bitter as those of the eastern part of the
continent, the development there was different. The communists also
attacked the old nationalistic hostilities, but did not offer anything tan-
gible in their place. Western unity was built on a better way of life which
unity made possible, but the east had only socialist brotherhood to offer.
The -west moved carefully and g,radually, the east tried to change every-
thing practically over-night by fiat. The people of East-central and
Southeastern Europe did not enjoy being under the tutelage of the Soviet
Union, resented being converted by force to a new, denationalizing ideo-
logy and as soon as they could began to push their governments more and
more to the right via nationa/ communism. Their trip ended in 1989-90
with the feeling that their national fight against a foreign master and ideo-
logy brought victory. Victorious nationalism created problems for those
countries who were either multi-national (Czechoslovakia, Yugoslavia)
or still had sizeable minorities (Bulgaria, Romania and newly indepen-
dent Slovakia). All the newly "democratic" states of the region hope to
join the European Common Market and possibly the European Community.
This desire contradicts their regional hostilities and attempts at self-s.uf-
ficient economies that would free them from reliance on cooperation with
their neighbors. They do not see, or do not want to see the contradiction
between their hope to be accepted as fellow Europeans and their nationa-
lism which is as integral as it was when the twentieth century began. These
nationalisms were responsible for the two Balkan Wars and the First
World War, made the states that emerged from the latter conflict too
weak to resist first German and subsequently Soviet domination, and
makes it very difficult, if not impossible, to let them join Europe. Natio-
nalisrn is the victorious ideology in Eastern Europe, but its victory is
pyrrhic at best. Hopefully, the end of the next century will see these na-
tions in a better position as a result of having adopted a more construe-
ti-s e ideology than is the one in which they find themselves now.
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NAZIONALISMO E STORIOGRAFIE ALL'EST
TRA EREDITÀ DI DESTRA ED EREDITÀ DI SINISTRA

BLANCA VALOTA-CAVALLOTTI

(Milano)

11 tema è cosí vasto, che mi limiterò a indicare solamente alcune linee
di fondo da proporre alla discussione. E, lo dico una volta per tutte, le
mie valutazioni toccano un argomento il nazionalismo attraverso
quale phi gravi e permanenti sono stati i danni arrecati alle storiografie di
questi paesi ; perché, come cercherò di mostrare, intorno a questo tema gli ef-
tetti nefasti delle culture dell'estrema destra prebellica e dei regi mi co munisti
in un certo modo hanno svolto un'azione sinergica, ed a volte parallela.

Una visione più serena e spero distaccata di questo fenomeno
ci aiuterebbe a comprendere in quale misura ne siano risultate impregna-
te anche in forme ambigue, inconsapevoli, e talvolta difficili da individu-
are le storiografie dell'Europa Centro-Orientale nel corso del XIX e di
tutto il XX secolo, arrivarjdo fino ad oggi.

In effetti, nonostante i tentativi più volte fatti per confinarlo ad una
fase, o ad un aspetto, della storia, `assolutizzandolo' in qualche modo per
esaltarlo o per demonizzarlo, il nazionalisrno, avendo un carattere ideolo-
gico, da guando ha fatto la sua comparsa come fattore storico, ha espresso
volta a volta contenuti ed istanze diversi, legati ad un bisogno d'identità,
e dunque di autodefinizione rispetto all" altro da sé', alla ripresa e/o al
rifiuto di modelli provenienti da altre esperienze storiche, al tema del
confronto e della competizione. Pub combinarsi con diversi sistemi sociali,
diverse ideologie e concezioni ; pub orientarsi verso aspetti anche molto
« diversi e tra loro intercambiabili, rivolgendosi cosí anche a quei gruppi
che noi, secondo le esperienze del nostro ambito culturale e della nostra
epoca storica, non definiremmo nazionali » 1.

Insomma, il giudizio e la funzione del nazionalismo possono mutare a
seconda delle situazioni. Chi, oggi, giustamente allarmato dal suo rinno-

nazionalismo è. un fenomeno storico : legato all'epoca e destinato a mutare forme e
frinzione (Eugen Lemberg, 11 nazionalismo, Roma 1981, pp. 8, 12-13. Ed. orig. Nationalismus,
Psgchologie und Geschichle Reinhek bei Hamburg, 1964). Di fronte alla vasta letteratura su questo
argumento, per lo più troppo schiacciata' sulla politica, si ritorna oggi volentieri a leggere
questo testo, al quale mi rifar?) anche in seguito. Un libro di grande interesse, da tanti punti
di vista attuale, anzi premonitore apparso in Germania negli anni '60, ma presto dimenticato
in quanto scomoclo e controcorrente. 11 risvolto di copertina ci segnala che lo dobbiamo alla
penna di un israelita nato a Pilsen, studente all'universita tedesca di Praga, e quindi nel secondo
dopoguerra docente nelle universita della Germania occidentale. Un vero europeo, insomma,
ii em appassionato e un Po' malinconico tentativo di storicizzare e comprendere il nazionalisino,
il cui rifiuto di privilegiare un'ottica politica nella valutazione di questo fenomeno, si sono para,
dossalmente trovati ad essere criticati dalla sinistra storiografica tedesca una vicenda etn-
blematica delle difficolta che ancoro oggi s'incontrano nel trattarc problemi caldi di questa natura.

Rev. Études Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 319 335, Bucarest, 1993
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vate divampare in Europa Centro-Orientale in forme eruente e sanguinose,
inaccettabili per la nostra aspirazione ad essere realmente moderni 'europei
ritrovati', stigmatizza ogni forma di nazionalismo « come pregiudizio e
barbarie, non ha affeiTato il problema in tutta la sua portata : né più né
meno di coloro che inveee sciaguratamente lo esaltano come massima es-
pressione di virtù politica. D'altro canto, l'attuale ma, come vedremo,
già preparatosi negli ultimi quarantanni mescolarsi e sovrapporsi delle
due strutture che si troyano al centro della postra attenzione naziona-
lismo e socialismo casi diverse nei loro cone/amati pmpositi, 6 indicativo
dell'ayvenuto « mutamento delle strutture di base secondo cui la soc,ieta
umana si eostruisce e si articola o. E oggi, purtroppo, il nazionalismo
non 6 affatto superato, come vorrebbero coloro che vedono in esso solo il
pregiudizio di tempi passati. Come il XX secolo ci ha gia mostrato, «la
nostra epoca [..j mostra una coesistenza di fa.si diverse nello sviluppo
di determinate forme del nazionalismo, il procedere eontemporaneo di
nazionalismi diversamente motivati e indirizzati a diversi megagTuppi » e
societa ; ha potuto vedere il suo apice, il suo precipitare e il suo riaccendersi
in Europa Centro-Orientale. D'altronde, un drastico smantellamento degli
ideali, come quello attualmente in corso nei paesi dell'ex Patto di Varsavia,
rende ideologicamente deboli : di fronte a tutto ciò, vedere il nazionalismo
solo in quanto forma di eonservazione e di reazione superabile,
con Peducazione pub risolversi ancora una .volta in un tragico t auto-
inganno o per il nostro Continente 2

Insomma, per comprendere il nazionahsmo 6 necessario storicizzarlo.
Quando sorge, nell'800, esso tende ad esprimere esigenze di moder-

nizzazione e democratizzazione, di adeguamento al modello occidentale,
d'uscita dall'Ancien Regime, di costruzione di Stati nazionali. La btorio-
grafia s'impegna in prima linea in questo progetto ; cosi, mentre s'affina per
quanto riguarda il metodo, raggiungendo ben presto livelli europei, tende ad
essere 'militante' dal punto di vista sia politico, sia sociale, e ad ispirarsi ad
un coneetto risorgimentale della nazione che implica e racchiude questi
problemi. Sara cosi scienza e politica insieme, contribuendo alla reahzza-
zione di questi obiettiyi.

Con il '900, assistiamo alla progressiva involuzione del nazionalismo.
Dopo aver ottenuto i primi, importanti risultati, realizzati i primi obiet-
tivi da questo punto di vista, una fase cruciale è rappresentata dalla
Grande Guerra , gli anni immediatamente successivi ci mostrano l'a-
prirsi di una fase assai delicata e eomplessa. Da un lato, v'è il desiderio di
completarli fino in fondo ; assumendo però, naturalmente, a riferirnento
il concetto etnolinguistico di nazione ormai prevalso soprattutto in Europa
Centro-Orientale nel corso dell'800, anche perché apparentemente più
`semplice', e non quello territoriale, legato invece piuttosto alla conkape-
volezza dell'appartenenza ad una storia comune, a un territorio comune,
ad una comunith d'istituzioni, tradizioni, usi e costumi.

Questo tentativo s'aecompagna però ad una sensazione di cre.scente
frustrazione rispetto alle enormi difficolta che si frappongono alla plena
realizzazione di tali obiettivi. Le difficoltà si presentan° da vari panti

2 Cfr. Midan, pp. 12-15.
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di vista. Quello economico e sociale si tratta di societa appena uscite
dall' Anejen Regirrie. Quello culturale : la modernizzazione era stata avviata,
ma era tuttora incompleta, e non solo a livello di masse in stragrande mag-
gioranza contadine, ma, anche di elites composte ancora in buona parte da
un'intelligencija d'e.strazione umanistica, e non da una borghesia dotata
di una moderna preparazione economica, o tecnico-scientifica (quella che
c'era, era in buona parte di estrazione allogena, a causa delle vicende della
storia precedente). Infine, quello politico ; da questo punto di vista, si assiste
ad un duplice processo : i 'vincitori' di Versailles scoprono quanto sia dif-
fieile attuare concretamente gli obiettivi in cui avevano prima tanto sperato
negli anni della grande rnobilitazione per conseguire il compimento dell'uni-
ta nazionale e la plena indipendenza ; mentre gli `sconfitti' risentono dolo-
rosamente di quena che viene percepita come una 'mutilazione territoriale'.

Da questo impasto di problemi e di pulsioni scaturira ben presto una
sensazione di disagio di fronte alla sfida per il progresso, il timoredel con-
fronto, la paura di restare indietro rispetto al corso della storia; e ben
presto la tentazione d'individuare capri espiatori, di scaricare responsa-
bilità su un 'avversario' situato al di fuori di sé, insieme ad un complesso
d'inferiorita/superiorita (rispetto ai vicini, ma in realtà ancor più rispetto
&n'Occidente ed ai suoi modelli, reagendo ad innuenze ed egemonie sempre
più risentite). Ecco il terreno sul quale -possono attecchire tendenze sia all'au-
todifesa, sia ad un'autoesaltazione compensatrice, un autoctonismo in-
teso come chiusura su di sé e sulla propria particolare vicenda ; ma ben pre-
sto anche il razzismo, l'asiatismo e come corollalio politico la ricerea di
modelli autoritari o totalitari visti come possibile scorciatoia per il pro-
crresso pella nuova societa di massa.

La base sociale su cui possono aver effetto questi orientamenti è cos-
tituita soprattutto da una microititeligencija di ceti medi più rozza e sem-
plificatoria della precedente : ceti sociali inquieti e scontenti, in via di tota-
lizzazione, che possono essere facilmente attratti dall'esaltazione della
Kultur al posto di una Zivilisation supposta come razionale, astratta, ma-
terialistica e non organica. Sono nuovi ceti emergenti, è una nuova intelli-
gencija che si scontra con le vecchie classi dirigenti, con la precedente gene-
razione liberal-democratica che aveva combattuto l'epopea, risorg,imen-
tale e le battaglie del nazionalismo mazziniano, e che aveva, posto le basi
per la c,ostruzione dello Stato nazionale moderno anche in Europa Cen-
tro-Orientale. Essa si oppone alla culturacerto piu prima
diffusa.si fra elementi provenienti clall'aristoerazia, o dalla grande bor-
ghesia, più aperta e cosmopolita ; ad una eivilta liberale pa/ complessa
e problematica che aveva esercitato influssi profondi anche nel campo
degli studi storici.

Si sviluppa cosi nel pe/iodo interbellico un vasto dibattito culturale
che coinvolge anche le storiografie dì quei paesi, nel frattempo molto
cresciute dal punta di vista metodologico e Vil raffinate rispetto agli
standards ottoc,enteschi ; esso N ede gli autoctonisti contrapporsi agli oeci-
dentalisti, intesi a mantenere ed 313.Zi a intensificare i rapporti con l'altra
meta del Continente qua,ndo non a trapiantare direttamente in loco
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i modelli occidentali e questo anche in campo storiografico 3. P un dibat-
tito che percorre un Po' tutta la disciplina, e che in qualche modo risulta
`trasversale' rispetto ad altri temi, nodi interpretativi, scuole, generazioni,
che potrebbero risultare a prima vista al centro dell'attenzione degli stu-
diosi ; che s'intreccia in maniera complessa, e spesso difficile da riconos-
cere, a tanti filoni fecondi (si pensi anche solo, in Romania, alla contra,ppo-
sizione fra studiosi d'orientamento occidentalista come Zeletin, o Lovi-
nescu, e storici di destra come Panaitescu o Giurescu, vicini a movimenti
culturali irrazionalisti e filofascisti come il gindirism o il trdirism4).

Un dibattito che, al di la delle implicazioni politiche, che potranno
portare anche ad esiti drammatici negli anni '30 '40, ispira una produ-
zione culturale di rilievo ed alimenta quella che comunque fu sull'una
e sull'altra sponda la grande fioritura storiografica prebellica 5 : la quale
vedeva in realth nutriti di umori ispirati ad un armamentario ideologico
ripreso in buona parte dall'Occidente (da Spengler a una filosofia della
crisi densa di un esistenzialismo antirazionalista e antioccidentale, di
un'interpretazione originale della Lebensphilosophie tesa al superamento
del positivismo e insieme dell'idealismo) anche molti dei più accaniti di-
fensori dello `specifico nazionale', dei negatori della civilta occidentale e
dei suoi valori 6.

L'avvento dei regimi comunisti rappresentò indubbiamente una,
grande rottura con questo passato e naturalmente, prima di tutto ris-
petto ai trascorsi regimi autoritari di destra, fascisti o nazisti ; una rot-
tura che yerra immediatamente sottolineata dai nuovi corsi ora imposti
in quei paesi.

Nena 'prima fase' dell'immediato secondo dopoguerra, si diffonde
la sensazione che tutto sia cambiato ; ci si appresta a varare un mondo
nuovo o ad impone in quena meta del Continente un modello sovietico
in buona parte 'estraneo' a questi mondi. Una fase che oggi viene diffusa-
mente percepita nei paesi liberatisi da,i regimi comunisti come una grande
`deviazione' dai binari della crescita precedentemente imboccati, quasi
come l'effetto dell"ultima invasione barbarica' proveniente dall'Est e
cosi, le storiografie dell'Europa Centro-Orientale 4anno attualmente risco-
prendo con fierezza l'antico tenia del ruolo storico da loro ricoperto nei
secoli passati come 'antenmrale' dell'Europa nei confronti dell'Oriente.
Magari anche come 'antemurale religioso' di un 'Europa respubliea ehris-

3 Al riguardo, si possono cfr., fra gli altri, AA. N V. Hisloire cl historiens depuis cinquante
ans (Parigi, 1927), e AA. N N .. Hislorians as Nation-builders : Central and South-East Europe,
Londra 1988.

4 Cfr. in particolare Z. Ornen, Traditionalisin fi modernitate in deceniul al treilca, Bucarest
1980.

5 11 riguardo, un bilancio assai significath o, e ricco di indica7ioni pregnanti, resta il
'classico' AA. VV. .Histoire el hisloriens dcpuis cinquante ans, Cit.

e Per Pattnosfera culturale di quegli anni, fra gli altri, si possono cfr. più in generale
II. Stuart thighes, Consciousness and Society, New York. 1958 (trad. it. : Coscienza e societa,
Torillo 1967); e, per l'Europa Centro-Orientale, AA. 'V\., Ilistorians as Nation-builders : Central
and South-East Europe, cit. ; Al. Zub, Biruit-au gIndol, Iasi, 1983, e Istorie si islorici in Ro-
mania interbelicd, Bucarest 1989, l'utilc Z. Ornea, Traditionalism si modernitate in deceniul al
treilea, cit., e la rnia Introduzione a N. larga, Considerazioni generali suqli studi storici, Milano
1990 (trad. it. di Generatildli cu privire la studiile istorice, Bucarest 1944). Cfr. utihnente anche
H. De Felice, Le interprelazioni del fascismo, 'Inri 1989.
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liana : una riscoperta che non di rado si accompagna all'attuale revival
delle religioni, soprattutto di un cattolicesitno si veda il caso della Po-
lonia, dell'Ungheria, della Croazia o della SIovacchia visto e presentato
non solo per le valenze morali e spirituali, ma anche come una scelta di

addirittura di identità nazionale 11.1 un fenomeno che per con-
erso vede oggi levarsi ancora una volta l'ortodossismo di molti Russi,

Serbi, Romeni, Bulgari, come un'altra bandiera nazionale, alzata a sua
volta contro i vicini, e contro i valori occidentali.

Ma allora, nell'immediato secondo dopoguerra, vi fu un breve mo-
mento in cui, contro l'esperienza degli iniqui regimi di destra dell'Europa
Centro-Orientale, contro il fascismo ed il nazismo su scala internazionale,
centro coloro che avevano scatenato uno spaventoso conflitto e tanti mas-
sacri, contro quella che era stata percepita come un'ennesima invasione
straniera degli eserciti dell'Asse, contro i responsabili dell'Olocausto, vi
poté essere all'interno di quei paesi ove paf, ove meno (i casi estremi
sono rappresentati dalla Cecoslovacchia rispetto alla Romania) un certo
favore nei confronti delle aspettative di rivoluzione, e perfino dell'arrivo
delle giberatrier armate sovietiche. E si parlava di internazionalismo pro-
letario, di cooperazione fra popoli fratelli, di solidarietà socialista . . . Cosi,
seguendo le direttive di Mosca, raa inserendosi anche in simile clima tanto
mutato, le storiografie di quei paesi si collocarono su questo binario, riget-
tando il recentissimo passato. Si parlava però, in realta, di un internazio-
nalismo che si doveva in definitiva raccogliere intorno all'URSS, ed ad un
popolo russo che acquistava cosi un ruolo del t'Ato particolare ; e non si
favori, anzi si ridusse, la cooperazione cultural° e la stessa conoscenza
reciproca fra vicini appartenenti a quello che fu il Patto di Varsavia.

D'altra parte, fino a che punto si pub sostenere che il marxismo-leni-
nismo sovietico del periodo interbellico e della fase successiva rappresentasse
davvero un'antitesi assoluta rispetto ai temi del nazionalismo

In URSS, con Stalin, avviene un rnutamento cruciale. Da un'ideolo-
gia internazionalista del marxismo-leninismo del genere delle comunità
di fede, caratteristica della fase leninista, e che doveva servire da integrante
per la meganazione sovietica in via di costituzione (quindi, non ricorrendo

questo fine alla lingua oppure all'etnia), si passa alla valorizzazione pro-
gTessiva del concetto di patria, e degli stessi zar (una vera e propria `galleria'
di eroi precursori del progresso e della rivoluzione , da Pietro il Grande
ad un Ivan il Terribile presentato come difensore del popolo control boiardi).
Si passa cioè alla sintesi con il nazionalismo patriottico di tipo romantico
(la seconda guerra mondiale rappresenta in questa luce un momento cru-
ciale), e ad una storia che deve suscitare l'orgoglio e l'ammirazione ; soprat-
tutto per i russi, salvatori dell'Europa volta a volta dai Mongoli, dalla Rivo-
luzione Francese, dalle armate hitleriane. Mentre con Stalin c'è l'allarga-
mento dello Stato, della buroerazia, della polizia, e si arriva ben presto allo
Stato totale, invece che alla sua eliminazione, con la seconda guerra mon-
diale ed il patriottismo contro l'invasore divampa un nazionalismo che
corrobora e favorisce sia l'industrializzazione a tappe forzate, sia l'integra-
zione dell'Unione Sovietica in nazione. Insomma, all'ideale di una soeieta
senza classi e differenze, tesa alla rivoluzione rnondiale, si sostituisce gra-

5 Nazionalismo e storiografie all'Est 393
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(latamente il progetto di una nazione articolata gerarchicamente in vari
gruppi, funzioni, privilegi, e chiusa nei confronti di un mondo esterno ed
`ostile'. Ritorna cosi, in nuove forme, l'antico senso d'inferiorithisuperi-
orith, che in fondo sarebbe proseg-uito con lo stesso ChrusW, con il tema
del recupero e del sorpasso rispetto all'Occidente, o con il valore asse-
gnato al conceito di patria.

Inizialmente in URSS il problema delle minoranze si era posto diver-
samente, rispetto alle soluzioni tentate dagli stati orientati etnicamente.
L'impostazione sovrannazionale del marxismo-leninismo permetteva al po-
tere d'avere più corde a suo arco : si pensi alla politica, delle nazionalitá, de-
gli anni '20 (con la rivalutazione, o perfino la 'creazione' di nazioni 7 : entro,
certi limiti, però, cosi che non pote,sse tradursi in ideologia nazionalista
Del qual caso era pronta l'acensa di `nazionalismo borghese deviante'.
E, comunque, era il parta° il ver° `legante' per tutta l'Unione Sovietica).
Una linea scelta in buona parte a fini di'propaganda, esterna, e per attrarre
a sé i popoli dell'URSS ; ma l'antico panslavismo continuava a farbi sen-
tire, nel senso che la missione degli slavi sarebbe stata il comunismo e la.
diffusione della rivoluzione rnondiale.

Infine, però, il nazionalisrno di tipo etnolinguistico fa la sua compar-
sa in Unione Sovietiea ; la reazione consiste nel passare da una coscienza
nazionale sovietica' all'esaltazione della nazione-guida russa (si pensi a.
Stalin, che negli anni '50 e,saltava la lingua russa vittoriosa e unificatrice,
veicolo di progresso) 8. Si assiste insomma al passaggio da un naziongismo
pansovietico a quelllo grande-russo.

Dopo la seeonda guerra mondiale, l'URSS dovette frontegg'are
anche un nazionalismo già presente e strutturato nei paesi dell'Europa
Centro-Orientale, ancora impregnati di nazionalismo risorgimentale, ma,
soprattutto, penetrati in parte dal clima del naziongismo di destra degli
anni '30 '40. E si trattava di stati sovrani non integrati nella mega,na-
zione sovietica, che quimil reagivano vivacemente all'elemento naziona-
lista presente nel marxismo-leninismo (come si sarebbe iniziato già subito
a vedere, con. il 'caso Tito' e lo strappo del '48).

Si mise in atto una sovietizzazione della societit, e dello stato, e l'in-
corporazione di quei paesi nel Comecon, in un ambito economico unitario
guidato dall'Unione Sovietica : era il tentativo di creare una sorta di me-
ganazione sovrastatale. Ma i nuovi regimi comunisti potevano valersi
anche di altre risorse. In fondo, proprio il precedente risveglio nazionale
dei popoli in Europa Centro-Orientale, con la sua visione tendenziahnente
t unilaterale » del mondo e della societit, con i miti e quadri storici nazio-
nali che ciascun popolo aveva posto alla base del ridestarsi della nazione,
aveva fornito le « pretnesse per la penetrazione di un'ideologia che desse ri-
salto ad una di queste unilateralità o. E in effetti, proprio il fatto che i
partiti comunisti non abbiano combattuto a fondo queste « ricostruzioni
storiche del nazionalismo borghese », del nazionalismo romantico, le abbia-
no anzi « riprese, ria,dattate e amalgamate nello schema storico marxista,

7 Al riguardo, si pub cfr. l'Introdurione di S. Salvi a Lo disunione
sovielien'

Firenze 1990.
8 Cfr. K. Mehnert, Weilreoolution dureh Weligesehiclift, Stoccarda 1953, pp.29 e seg.
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leninista », rivela un completamento reciproco, invece che un assoluto ri-
finto del nazionalismo borghese da parte del comunismo internazionalista 9.

Il marxismo-leninismo pote operare questa sintesi tra la concezione
storica marxista 'alla russa', che da il ruolo guida ai ' Grandi russi', e le
interpretazioni storiche che diedero forma e consapevolezza ai popoli, per-
-che in g,enerale, salvo qualche eccezione legata ai nonti di alcuni dei più gran-
di studiosi, di respiro europeo ", la concezione storica del nazionalismo risor-
gimentale non aveva una forte dimensione storico-filosofica, finalizzata all'
utopia, non riusciva ad abbracciare tutto l'arco dello svolgimento storico,
dall' 'inizio' alla 'fine'. E il pubblico a cui queste opere erano dirette, aspi-
rando allo stato nazionale, poneva agli storici soprattutto un interrogativo :
sulla grandezza della propria nazione, sulla sua missione e sulla propria
posizione rispetto agli altri, Bulle possibilith di difesa e di valorizzazione
della patria. La storia sia tramite i grandi affreschi, sia attraverso il
di6pieg_arsi della raccolta, sistematica dei 'fattr, l'erudizione minuta e
meticolosa, il neopositivismo del documento doveva insomma servire
soprattutto a definire un'identita ed a fornire stimoli ed incoraggiamenti
per l'azione. Tuttavia, rappresentando la 117 eltanschauung della borghe-
sia in ascesa, questi paesi, e queste opere, avevano conc,entrato il loro
toncetto di nazione su questa classe, e non erano riusciti a integrare
realmente le masse proletarie e contadine u. Un tentativo, in realta, fu
posto in essere dalla vena populista e dalle tendenze totalizzanti degli anni
trenta-quat anta dei regimi di destra dell'Est nel periodo interbellico ; naa
la toro dttrata fu in definitiva troppo breve per ottenere questi risultati. Per
di più, le immagini proposte dai movimenti filofascisti agivano in generale
più sul piano filosofico, o culturale, che su quello concretamente storico-
meno cougeniale al loro irrazionalismo autoctonista , e diedero gene-
ralmente vita a sehemi interpretativi troppo poveri, mitici o grezzi, diffi-
cilmente rapportabili al concreto processo della storia.

Una forza ideologica ben maggiore aveva invece il comunismo, il
quale, proponendo spiegazioni complessive, una `fede' ed una scienza della
liberazione, intendeva rappresentare il nuovo legante, 'universale' e non
1)1.4 `nazionale', fra i diversi popoli dell'Impero sovietico ; con la nuova fase
del secondo dopoguerra, i destini di que.sti paesi hanno registrato un anda-
mento divergente rispetto al resto del Continente. E tuttavia, mentre all'
Ovest il ripristino dei regimi parlamentari ha costituito un forte stimolo
al riesame critico del processo di unificazione nazionale e &He nuove so-
eieta-massa del XX secolo precedenti e successive al secondo conflitto
mondiale e ele stata una messa in crisi del nazionalismo varia, complessa
e a-volte anche feconda dal punto di vista metodologico, nonostante i limiti
dovuti alla sua ispirazione non di rado troppo direttamente politica
quella registratasi nei paesi del Patto di Varsavia nell'immediato secondo
dopoguerra, all'insegna dell'internazionalismo proletario e dell'abbatti-
mento del lnazionalfascismo', isEi stata invece in realta superficiale, di bre-
vissima durata, e strumentale al dominio sovietico.

a Lemberg, op. eit, p. 325.
1" Come ad es. Nicola Iorga (al riguardo, si può v. Considerazioni generali sugli studi

storici, cit.).
11 Cfr. piti in generale Lemberg, op. cit., cap. VIII, I 4.
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L'instaurazione di regimi comunisti s'era venuta invero ad innestare
sulle strutture dei precedenti regimi autoritari e fascisti, mantenendo
cosi anche se in forma rnutata l'essenza totalitaria del sistema, inter-
rompendo tanti rapporti fecondi intrattenuti in precedenza con l'Occi-
dente, e impedendo un libero riprendersi e dispiegarsi della pur importante
tradizione della storiografia d'ispirazione liberaldemocratica fiorita laggiù
fra 800 e '900. Cosi, pella cultura dei quei paesi, al di là della qualità scien-
tifica degli studiosi, il valore dello stato nazionale non poteva non risul-
tare a tratti spinto all'estrerno, quasi a rivendicare questo risultato tutto
e solo all'opera dei loro popoli mettendo ad esempio fortemente in om-
bra il peso deicondizionamenti internazionali. Dietro gli slogans internazio-
nalisti sbandierati nel momento dell'imposizione della rivoluzione alle
masse dell'Est, e poi ripetuti periodicamente, con sempre minor con-
vinzione, negli ultimi decenni è dunque ben presto riemersa la situa-
zione creatasi con l'involuzione degli anni '30, e le 'distruzioni' mes se
iii atto dalla cultura di destra, che aveva mirato a colpire violentemente
la cultura liberal-democratica fiorita fra '800 e '900, e quel nazionalismo
di stampo mazziniano, ottocentesco, dal quale il nuovo nazionalismo
razzista interbellico non era riuscito a farsi riconoscere come erede.

Un Po' in tutta l'Europa Centro-Orientale, rispetto al ricco dibattito
sulla nazione svoltosi nei primi decenni del '900, per tanti aspetti per
temi e problemi simile a quelli sviluppatisi in Italia o in Germania, che
aveva prodotto importanti risultati sul piano scientifico e metodologico,
la 'nuova' destra si era nutrita di slogans ben più schematici, anche se
non privi di una loro sinistra efficacia mobilitatrice. E, prima di essere so-
praffatta ma, come s'è visto, e ancor oggi si vede, non superata del.
tutto dagli esiti della seconda guerra mondiale, era riuscita a promuo-
vere e diffondere una concezione della nazionalità che i leaders comunisti
avrebbero ben presto spregiudicatamente fatta propria e promosso a loro
favore, nella speranza di trovare elementi di legittimazione nei confronti
di una popolazione sempre più aliena e ostile verso i nuovi regimi a de-
mocrazia popolare. L'afflusso nelle file dei partiti comunisti, e dei loro aedi
ufficiali nell'intelligeneija, di intellettuali provenienti dai ranghi delle des-
tre prebelliche fenomeno ad esempio favorito da leaders nazional-co-
munisti come Ceausescu, all'insegna del nazionalismo appunto non ha
fatto che rafforzare questo processo.

Cosi, i regimi dell'Est effettuarono una ripresa solo apparentemente
paradossale di temi caratteristici del risorgimento 'borghese' delle nazio-
nata, tentando sia d'orientare e di sfruttare il nazionalismo ottoeentesco
che ancora pervadeva quelle società, sia, ben presto di riprendere più o
meno apertamente quello più acceso, nettamente orientato a destra, dei
regimi prebellici ma ricorrendo ovviamente ad una aorta di grande me-
talinguaggio. Anche nei paesi satelliti, insomma, più o meno apertamente
nutrita dei contenziosi ancora aperti fra vicini, nonostante la 'fratellanza
socialista' e le convivenze forzate nell'ambito del Patto di Varsavia, si
ritrova la sintesi operata in URSS fra l'ossequio all'ideologia internazio-
nalista e il sentimento patriottico, che permette di attuare pure qui la
distinzione, caratteristica di queste storiografie, tra il negativo 'cosmo-
politismo borghese' ed il positivo 'internazionalismo proletario'. Mentre la
periodizzazione storica adottata nel periodo comunista svolge la fimzione
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di dar maggiore continuità alle cornici storiche nazionali forgiate nel
XIX see,olo dal nazionalismo romantico allo scopo di favorire e giustificare
le nuove società borghesi del Risorgimento che valorizzavano in quest'ot-
tica solo alcuni periodi storici, 'svalutandone' al contempo altri. In effetti,
inserendole in un grande processo concepito su scala mondiale capaee di
comprenderle tutte e di spiegare' il riprodursi di un'unica vicenda in ogni
singolo contesto nazionale, di fornire valutazioni predeterminate a processi
paralleli, essa proponeva l'attraente possibilità di collocare in un continuum
momenti di 'progresso' e moment di 'reazione', storicizzandoli e in defini-
tiva legittimandoli in relazione ai loro tempi. N el contempo, lo nuova dot-
trina, con la sua proiezione escatologica verso il futuro, verso lo stadio finale
del riscatto sociale, tendeva a sostituire al concetto di 'risorgimento' na-
zionale quello ben più forte e rassicurante della 'fase di transizione' ad
un fine più alto.

V'è tuttavia un aspetto rispetto al quale lo schema marxista-leninista
non poté transigere con l'eredi.U1 del passato risorgimentale trovando
seminai possibili corrispondenze solamente con le tendenze autoctoniste
del periodo prebellico. Di fronte al tema del rapport° e del confronto con
l'altra metà del Continente, per gli storici dei nuovi regimi i giudizi di valore
eran° predeterminati « l'oppressione e il predominio dell'ele-
mento straniero » venivano dall'Ovest ; perfino le innegabili influenze
progressiste presentano i loro pericoli e la loro problematica ». Mentre
< progresso reale, l'esempio e la liberazione, vengono invece dai
paesi amici dell'Unione Sovietica »: è un « dogma » che « non ha nulla a che
fare con il marxismo-leninismo, ma [. . . ] si ricollega al patriottismo sovie-
tico, cioè a un nazionalismo corrispondente per motivazione e fenomenolo-
gia, proprio al nazionalismo dei popoli » dell'Europa Centro-Orientale 12.

Comunque, ai paesi satelliti l'URSS si presentava inizialmente con
grandi possibilità d'influenza maggiori di quelle di cui avevano in pre-
cedenza potuto disporre i giovani stati nazionali sorti dalle ceneri del
primo conflitto mondiale. Infatti l'ideologia di stato sulla quale si fonda-
vano i suoi popoli « non era ispirata dalla caratteristica etno-linguistica,
e non aveva quindi bisogno di temere un potenziale tradimento in quelle
particolarità, linguistico-culturali ». Anzi, essa poteva sfruttare il naziona-
lismo dei paesi dell'Europa Centro-Orientale « e il loro desiderio [... ] di
uno stato nazionale per affermare e rafforzare il regime comunista ; lo ha
fatto in vario modo», per esempio nei confronti dei tedeschi e delle veechie
classi dirigenti loca& Talora ha addirittura «sopravvalutato il nazionalismo,
come [... ] nella temporanea preferenza per i partigiani occidentali contro
Tito in Jugoslavia ». Cosl, il marxismo-leninismo riuscì a servirsi spregiu-
dicatamente del nazionalismo diffuso all'Est : come d'altra parte aveva
potuto fare, con Stalin, anche nella patria stessa del socialismo : nello
stesso paese originario il marxismo-leninismo ha *incorporato nel suo
quadro storico » i vari impulsi e tradizioni nazionali -che continuano a
essere predominanti ».

Insomma, tramite il « recupero delle immagini storiche dei popoli
centro-orientali nella politica sovietica dell'Europa Centro-Orientale »,

12 Cfr. Lemberg, op. cit., p. 331.

www.dacoromanica.ro



poté avvenire che mentre l'Occidente realizzava uno a sviluppo in senso
europeistic,o », i popoli dell'Europa Centro-Orientale, con l'applicazione
dei motivi del risveglio nazionale e con il chiudersi, reciprocamente e
all'oocidente, siano rimasti fermi » nella migliore delle ipotesi al « naziona-
lismo risorgimentale », e, nella peggiore, alla cultura del. nazionalismo
aggressivo delle destre prebelliche. « Il marxismo-leninismo contraria-
mente al suo abbozzo originario si dimostrerebbe cosí una specie di
procrastinarsi di un determinato tipo di nazionalismo, al di lá dei suoi
limiti temporali » 13.

Ma chi si fece portatore di questi teini, nelle nuove democrazie popo-
lari Tale compito verme inizialmente assunto soprattutto dai pochi
storici comunisti formatisi nel periodo prebellico, e da una serie di nuovi
studiosi piuttosto improvvisati dal punto di vista scientifico, ma fedeli
al partito ; ma vuoi per opportuniSmo, vuoi per affine spirito totalitario,
non pochi storici entreranno nel volgere di pochi anni a far parte dell'in-
teligencija del regime pur essendosi formati nell'hurnus culturale precedente,
ed essendo quindi impregnati di valori accesamente nazionalisti, illiberali,
di una Weltanschauung totalitaria. Anche inconsapevolmente, porteranno
con sé questa e,sperienza.

D'altra parte, subito dopo la seconda guerra mondiale, i grandi
filoni interpretativi e storiografici prebellici come quelli legati al
dibattito fra autoctonisti e occidentalisti , e importanti tendenze meto-
dologiche, continueranno comunque ad operare (magari rive,stendosi di
forme mutuate dal marxismo, o, successivamente, da storiografie occiden-
tali come la scuola delle Anuales); tanto da poter oggi riemergere con
grande vivacità. E, dopo la scomparsa dei 'vecchi' studiosi sia di quelli
non compromessi con il regime, che lavoravano ai margini del sistema,
e servendosi in mille modi del linguaggio esopico imposto dalla dittatura ;
sia di coloro che con esso si erano più o meno compromessi, o francamente
schierati, allineandosi alle categorie interpretative `obbligatorie' sorta,
una generazione più giovane che ha piit o xileno apertamente mantenuto
un /egame con il passato ; in parte figlia del regime, in parte continuatrice
dei predecessori. Anche se in que,sti ultimi quarant'anni le storiografie
dell'Europa Centro-Orientale hanno in genere assistito all'impoverirsi
e all'atrofizzarsi di molte scuole 14. Perfino tanti studiosi riparati all'estero
in seguito all'avvento prima dei regimi fascisti, e quindi di quelli corau-
nisti, hanno potuto offrire solo un contributo parziale, e in definitiva fra-
gile ; in parte Bono risultati 'estraniati' rispetto al loro originario contesto,
in parte sono scomparsi senza lasciare una scuola o lasciando solo un
esile gruppo di discepoli. Gli ostacoli frappostisi per decenni ai contatti
culturali soprattatto con gli elementi migliori delle storiografie dell'
Est , le difficoltN nell'accesso alle fonti ed ai materiali ne,cessari per
la ric,erca, hanno ulteriormente contribuito ad un impoverimento degli

Cfr. Lemberg, op. cit., pp. 331-333. Cfr. anche le conclusioni di Z. Brzetinski, nel suo
volume su II grande fallimento, Ascesa e cadula del comunismo net XX secolo, Milano, 1989.

14 Al riguardo, e piÙ in generale per quanto riguarda i problemi che si pongono per i settori
disciplinan i relativi alla storia dell'Europa Orientale, si pub v. il mio 'orla dell'EuropaOrien-
tale, Milano 1993.
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studi di orientalistica anche in Occidente. Anche per queste ragioni le
iniziative volte a riallacciare fecondamente i contatti di studio risultano
oggi meno semplici, meno rapide, di quanto non si fosse sperato ; ed anche
per questo le novia portate dalle rivoluzioni dell'89 hanno trovato l'Occi-
dente in buona, parte impreparato a comprendere e fronteggiare là nuova
situazione venutasi a creare.

Nei paesi dell'ex-Patto di Varsavia, volgere degli anni '60 segnò
un po'dappertutto il germogliare di speranze e di relativo aperture,
permesse ove più, ove meno dall'emergere delle vie nazionali al
socialismo. Era il frutto delle delusioni rispetto agli esiti del comunismo,
della ricerca di forme d'autonomia a rispetto all'Unione Sovietica, di un
tentativo di contrapporsi ai vicini certo, fratelli' nel socialismo, ma
magari, o appunto per questo, `nemici atavici' da un punto di vista nazio-
nale , del progetto del partito di trovare elementi di legittimazione fra
popolazioni sempre più estranee ed ostili al regime. In certi casi 15 contribuì
al gonfiarsi del nazionalistno anche l'afflusso di intellettuali di estrazione
nazionalista o fascista nell'intelligencija che diffondeva i temi graditi al
regime.

Si evidenzierà cosl, gradualmente, che fra gli anni precedenti e
successivi alla seconda guerra mondiale esistono in realtA, anche nelle
interpretazioni storiografiche assai più numerosi elementi di continuita
di quanto non si tenda generalmente a pensare. D'altra parte, ai contem-
poranei le rivoluzioni danno sempre la percezione di un cambiamento totale,
che tuttavia è forse minore di quanto non si pensi. L'esperienza
totalitaria, una cultura totalitaria, favorisce l'innestarsi del nazionalismo
nel sistema delle storiografie marxiste, la sua ripresa naturalmente,
anche a causa del persistere di persone, gruppi, scuole, del periodo pre-
bellico, che in fondo tendono a riprendere più o meno apertamente, ser-
vendosi di un grande metalinguaggio, i dibattiti degli anni '30('40).

A ben vedere, anche in Europa Centro-Orientale il primo conflitto
mondiale aveva scatenato processi comparabili con le `precondizioni'
del fascismo ; anche là ecco l'emergere di una seconda °adata' di bor-
ghesia non più la grande, non la borghesia liberale, ma una borghe6ia
più impiegatizia, e una microintelligencija di estrazione rurale che voleva
sostituirsi alla precedente intelligencija di formazione più cosmopolita
e dalle prospettive più ampie oppure piccoli proprietari terrieri creati
dalle riforme dell'immediato primo dopoguerra (quindi, con un vivo senso
della proprietà, ma penetrati dallo scontento per gli scarsi risultati
concretamente conseguiti). S'erano insomma verificati profondi muta-
menti sociali, v'era una situazione d'instabilità, e la percezione di -vivere
un'epoca di transizione ; e buona parte della nobilth il cui ruolo era
stato cruciale fino a geri' in quena parte del Continente era risultata
declassata. Gli operai erano allora ancor poco numerosi, anche se in alcuni
settori si trovavano in crescita ; e a veri livelli fra la popolazione si diffon-
deva l'idea democratica' di uno stato-pilota per Peconomia ; un ruolo

15 Si veda ad esempio il caso della Romania di Ceaw,escu : al riguardo, si pul, cfr. il mio
La. destatinizzazione e la Romania di Ceausescu, in AA. VV., Europa Orientale nena tormenta.
Verso le riooluzioni dell' 89, Milano 1991.
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tradizionale, in fondo, in Europa Centro-Orientale, di fronte alle proble-
matiche poste dai processi di modernizzazione. Questo clima d'inquietu-
dine era favorito dai risentimenti per gli esiti del conflitto diffusi sia fra
i vinti, sia tra i vincitori che vedevano in realth moltiplicarsi i problemi
da risolvere. Da tutto cib aveva tratto alimento il sorgere di regimi autori-
tari che non saranno forse definibili come plenamente fascisti', ma erano
certo per molti aspetti confrontabili con il fascismo e non bisogna
d imenticare che, aflora, quena meth del Continente rappresentava per
ce rti versi il 'primo territorio coloniale' per le Potenze europee.

Insomma, sull'onda della crisi della seconda guerra mondiak,
comunismo si pote instaurare, con segno apparentemente diverso-
anzi, nettamente contrapposto alle destre, sulla base di una societh e di
una cultura per molti versi nazionalizzate e totalizzate, illiberalizzate.
Su masse smosse in profondith e in preda all'attesa messianica di un
catarsi e comunque in parte egemonizzate dalla cultura di una micro-
ntelli g en cija populistico-fascista emersa di recente e diffusasi soprattutto

fra i molti giovani disoccupati che stentavano a trovare un ruolo
adeguato alle loro aspettative (ecco, anche, una delle origini del diffon-
dersi dell'antisemitismo) ; sul diffuso mito dell'uomo nuovo, dell'anti-
intellettualismo, dell'irrazionalismo e dell'antioccidentalismo sviluppatosi
nello humus di un populismo di destra ; sulla base di una notevole eres-
cita dello stato burocratico, della crisi del sistema dei partiti e dell'emer-
gere della tendenza al partito unico ; sul crescere del peso della polizia
e della propaganda.

Lo stesso antisemitismo resterh nel comunismo come anticapitalismo
(e, poi, come ostilith agli ebrei visti inizialmente da molti, in Europa
Centro-Orientale, come i sostenitori e portavoce del comunismo e dell' lini-
one Sovietica). Anche il tema del capo, a lungo e in vari modi proclarnato
da personaggi come Codreanu, o Horthy, o Pi/sudski, o dai monarchi
dittatoriali, pote), trovare una continuazione nel secondo dopoguerra.
N el sottofondo, un'insofferenza, una reazione risentita alla prolungata,
egemonia dell'Occidente, che già prima del secondo conflitto mondiale
aveva contribuito allo svilupparsi di un autoctonismo facile a tradursi
nel mito della propria vocazione `orientale' (e che, dopo la guerra, poteva
costituir e un riferimento per valorizzare il ruolo dell'URSS). In fondo,
la stessa crisi generazionale del secondo dopoguerra pub per certi versi
e s...ser vista come un ulteriore rilancio di quena tendenza a 5:1h-orare i
padri', ad eliminare le vecchie élites liberal-democratiche, che era stata
già cosi tipica dei legionari rorneni e degli analoghi movimenti di destra.

E, nonostante la loro crescita numerica, gli slogans a lungo sbandierati,
che li volevano classe `cruciale' nel comunismo, anche sotto i nUovi re-
gimi seguiti agli accordi di Jalta gli operai ebbero in realtà un ruolo so-
ciale piuttosto scarso e subordinato allo stato-partito ed alle sue scelte.
Tant'è yero che salvo rari e parziali casi, come quello polacco non
si assiste in realtà alla nascita di una nuova cultura operaia, bens1 al loro
assimilare una serie di temi di origine piccolo borghese, affiancatisi a
quelli di un marxismo-leninismo di facciata sempre più svuotato di Sig-
nificato, e divenuti egemoni durante il comunismo. In effetti, nei paesi
dell'ex Patto di Varsavia, per quel che effettivamente vi fu di movimento
interno dal punto di vista della mobilith sociale e della conquista. del
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potere, esso a ben vedere fu in definitiva rivolto a proprio favore assai
più da una sorta di nuovo ceto medio che seppe approfittare della erisi della
seconda guerra mondiale per affermare il proprio ruolo sociale tramite il
partito inglobandovi certo anche operai e contadini, ma non in quanto
tali, bensi come apparateiki e per affermare la `sua' cultura di massa,
contro la troppa complessa e raffinata cultura precedente (anche contro
quena cultura nazionalista che, nella generazione liberal-democratica dei
padri', era troppo complessa, e non facilmente spendibile). Lo stesso inter-
nazionalismo comunista fu da molti inizialmente favorito perché speravano
che significasse la liquidazione dei vecchi dominatori, ovvero la possi-
bilità, di riacquistare i territori rivendicati.

Riemergono cosi del dopoguerra anche filoni storiografici che, pur
continuando a tributare omaggi sempre più stanchi, formali e superficiali
all'internazionalismo comunista, possono esaltare in senso nazionalista
vuoi la propria nazione, vuoi gli antichi o nuovi Imperi multinazionali,
intesi come espressione massima della capacità creatrice di una partico-
lare nazione, quena dominante (si pensi all'esempio russo, o ungherese,
o tedesco...). Ed ecco, quindi i recuperi ; da quelli degli zar, a cui prima
s'è accennato, all'esaltazione di Michele il Bravo nella Romania di Ceau-
sescu, al mito di Kosovo diffuso nelle terre della ex-Jugoslavia ; a certi
reeuperi della, Iffitteleuropa, intesi in realtà a valorizzare il ruolo di una
particolare nazionalità.

Oppure, si esalta l'epopea nazionale dei Risorgimenti, si valorizzano
i momenti di unith e di grandezza di ogni popolo, andandoli a cercaie
sempre più indietro nei secoli, risalendo addirittuta ai Geto-Daci di tanta
storiografia dell 'era Ceausista,'. Oppure, agli antenati turanici diehiarati
del tutto slavidella storiografia bulgara dei tempi di Jivkov, con il ten-
tativo di porre in atto uno stretto collegamento fra l'Impero Bulgaro degli
Asen e l'età, d'oro' del despota comunista. E si pensi ai tantilavori scritti
in T_Tnione Sovietica allo scopo di confutare l'origine scandinava dei Ruri-
kidi fondatori delle prime cristallizzazioni di Stato russe. O, anche,
alla contrapposizione strumentale dell"originaria idea piastica' (con la
sua immagine storica di un territorio proposto come etnicamente omoge-
neo, e con l'implicita funzione di giocare sul nazionalismo polaeco in
senso antitedesco, clistogliendolo da ogni tentazione revanscista contro
l'egemonia russa) all"idea jagellonica 'di Pilsudski del periodo interbellico,
temuta per le sue implicite valenze antirusse e per la eonnessa proposta
'cosmopolita' di un regno internazionale, unificatore di una pluralith
di etnie. Quanto alla Jugoslavia,, ecco la rinnovata esaltazione della Grande
Serbia medioevale di Stefano Dugan, il panserbismo e 1"egemonismo
serbo' cosi sentiti a partire dal risorgimento ottocentesco, fino alla monar-
chia del periodo interbellico, fino a Milosevi6 ed al dramma attualmente
in pieno svolgimento ma anche i Croati hanno guardato allaloro Grande
Croazia. :N'entre, nelle terre magiare, eceo il mito della dinastia Arpadiea
posto a base della Grande Ungheria e delle sue rivendicazioni. E cosi via. .

Persino il tema del ponte fra Est ed Ovest, o della mediazione fra popoli,
può assumere valenze analoghe, qualora sia orientato ad esaltare in mani-
era particolare il ruolo del popolo volta a volta presentato come mediatore.
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In generale, il leitmotiv della continuità, serve a legittimare la dis-
cendenza diretta del comunismo dagli 'antenati' della nazione ; mentre
ogni vicenda della storia nazionale tende ad essere collocata in uno svi-
luppo per tappe progressive che deve portare in prospettiva al socialismo
realizzato ed ai suoi sacerdoti. Soprattutto, dopo i grandi progressi com-
piuti dalle storiografie dell'Europa Centro-Orientale tra '800 e '900 dal
punto di vista dello spirito critico, del riqpetto delle fonti, della capacità
di storieizzazione di ogni fase specifica, oltre che da quello della capacità
di apertura, di dialogo, interazione, collaborazione e sintesi feconda fra
culture vicine che erano stati capaci di mostrare i migliori studiosi dell'Est
tra '800 e '900, ritorna in nuove forme la tendenza alla mitizzazione ro-
mantea del passato medievale e dei suoi eroi, che alimenta nell'oggi fu-
neste rivendicazioni.

Insieme, e di conserva, eeco anche la tendenza alla proiezione anacro-
nistica di logiche e mentalità dell'epoca risorgimentale, o del XX secolo,
su uomini e secoli che vivevano in una dimensione multinazionale e uni-
versalistica. E tutto ciò si somma al ricorso anche inconsapevole
ad una eategoria di popolo di origine ottocentesca, al diffondersi del popu-
lismo e di una demagogia esaltatoria del ruolo di masse proclamate da
sempre attive, consapevoli e creatrici di storia ; si dispiega cosl, nene opere
degli storici comunisti, una vena profondamente illiberale, ostile alle
vecchie classi dirigenti, e alla grande storiografia pat aperta e cosmopolita
del periodo prebellico.

Ma ecco nel contempo, e in maniera solo apparentemente parados-
sale, per orgoglio nazionale ed aspirazione a valorizzare e nobilitare il pro-
prio passato `superiore' da contrapporre agli altri, la storiografia-elogio'
e le gallerie pedagog,iche degli eroi ; o la mitizzazione degli stessi magnati
e di un'aristocrazia che troppo spesso all'Egt, anche guando non era fran-
camente reazionaria, era stata più paternalista che progressiva, phi nutrita
di umori populisti che di valori e di capacità, di iniziativa liberale e moderna.
Processi che in realth continuano per molti versi ad operare ancor oggi,
in forme apparentemente mutate ; ma che erano iniziati già prima delle
rivoluzioni dell'89.

Insomtna, la politica culturale dei regimi comunisti ha preparato,
e per certi aspetti rafforzato, l'affermazione di un vigoroso filone storio-
grafico di tipo nazional-popolare in cui ha potuto convergere un impasto
complesso di fattori che tutti, pea), risultano oggi anacronistici, da
troppi punti di vista chiusi, provinciali, ispirati a logiche e valori pre-
modera.

Certo, nel frattempo, nella cultura e nella storiografia dell'Europa
Centro-Orientale, anche in seguito alle delusioni provocate dalle mancate
realizzazioni del regime, e rispetto ad aspettative frustrate dal fallimento
dei sistemi socialisti prima di tutto sotto l'aspetto economico ,

venuta a più livelli crescendo l'aspirazione a rientrare in Europa, insieme
ad una sorta di neooccidentalismo a tratti ingenuo che vuol ancora una
volta ritrovare nello sviluppo della propria storia tutte le fasi ed i processi
registratisi in Occidente, spingendola insomma e 'forzandola' in direzione
del progresso. Un orientarnento che per molti si 6 potuto inserire sulla
linea già ricordata, caratteristica del quarantennio comunista, che voleva
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una storiografia che `preparasse' l'avvento del socialismo attraverso
dispiegarsi di tutte le lappe storiche necessarie'.

Simili tendenze si rispecchieranno, malgrado tutto, anche nel corso
delle `rivoluzioni dell'89', e negli anni comple,ssi e tormentati della tran-
sizione al post-comunismo. E porteranno al riaccendersi, in forme nuove,
più o 1:lleno consapevoli, ma certo ora più aperte, di antichi dibattiti poli-
tici e storiografici.

In effetti, oggi, da quel che sembra di capire ma il materiale si
sta gia accumulando , da un lato hanno ripreso fiato elementi di for-
mazione più liberale, che si propongono esplicitamente di reinserirsi nella,
crehcita della societa e della cultura occidentale, di riprenderne valori o,
rneglio, di riprenderne quei valori che eran° europei, che eran° anche frutto
delle elaborazioni compiuteq all'Est fra '800 e '900, ma che negli
ultimi decenni erano stati costretti ad attestarsi ad Ovest dall'intervenuta
divisione in due del Continente a causa del frapporsi della cortina di ferro.
11 un fenomeno importante, dovuto al riaffiorare di un'antiea tendenza
più civile, moderna, liberale ed evoluta, che il comunismo non è nonostante
tutto riuscito a distruggere in tutti questi decenni ; ma malgrado tutto
minoritario. Richiede in effetti un approccio più aperto, duttile, cosmo-
polita e la capacita, nel nostro caso (riferendoci sempre al grande
filone tematico del nazionalismo), di comprendere ed apprezzare il valore
delle culture multietniche.

Su un versante analogo, agisce anche la moda ingenua e un Po' sche-
matica di riprendere i modelli e i collegamenti con la storia europea, ma
senza comprenderne in profondita le logiche intrinseche, le dinamiche
profonde, i valori mobilitanti, e pensando quasi di poterli trapiantare
all'Est senza mettere in realta in discussione tanti schemi più o meno
inconsapevolmente concresciuti in Europa Centro-Orientale anche nei
quarant'anni di comunismo. Schemi che da quelli romantici, a quelli
populisti, -a quelli autoritari e totalitari si erano in realta da tempo
potuti inserire sul clima d'involuzione creatosi a partire dagli anni 13016.

questa, una tendenza in realta pericolosa che si pub riagganciare
allo schema 'dele tappe progressive' perduratO durante 11 comunismo.

Oppure meno ingenuamente , si tende a proporre valori
vrannazionali o internazionalisti presentati come valori europei, valori
`moderni' diffusi in Occidente, per affermare in nuove forme antiche
egemonie (tipico è il caso di filoni storiografici dell'ex Jugoslavia, che
tramite la nostalgia della struttura federativa intendono ripresentare
vecchi contenuti politici, o addirittura tendenze all'egemonia presenti in
una Serbia che si vuol vedere come incarnazione e rappresentante di tutta
la Jugoslavia)17.

26 Al riguardo, si pub cfr. L'Europe Centro-Orientale immédiatement après la premiireguerre
mondiale : cspoirs el illusions (relazione da me tenuta in occasione della Conferenza Internazio-
nale en 'II 1922 e la ricostruzione dell'Europa' Firenze, 1-3 ottobre 1992 , dell'Associo-
tion Internationale d'Histoire Contemporaine de l'Europe e del Comité International des Sciences
Historigues.

11 Da simili tendenze, in fondo, non sono più o meno consapevolmente rimasti
esenti neppure studiosi occidentali : si cfr. ad es. 11 primo volume della rivista Limes.
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Sul versante opposto, si fa in.vece sentire una franca t,endenza a
riprendere il nazionalismo di destra prebellico, sopravvissuto al comu-
nismo, anzi da esso per molti versi alimentato in questi decenni, in paesi
non vaccinati, come quelli occidentali, dalla crescita, economica, politica
e culturale degli ultimi decenni. Una tendenza che tuttavia si maschera
di anticomunismo, anzi, prende la ba,ndiera dell'anticomunismo, presen-
tandosi come nuova, vergine e incorrotta, moderna, d'avanguardia.

Il tramite 6 ancora una volta di tipo nazional-popolare, legato ad
un impasto di miti torbidi persistiti per decenni sia fra i quadri nazional-
comunisti, sia fra gli elementi d'un opposizione sincera, ma ingenua,
chiusa in una sorta di ghetto culturale provinciale, rifugiatasi nell'irra-
zionalismo, nell'esaltazione mistica o religiosa. Si vedan° ad esempio,
in Romania, gli attuali discepoli di Nae Ionescu, le mode di C. Noica, o
dell"ortodossismo', o di un Obran del quale in Occidente si 6 di-
naenticato il ruolo giocato nell'ambito della cultura di destra, del suo paese
negli anni prebellici ; ovvero certo ad un livello non scientifico, ma
si tratta di lavori che vengono ampiamente diffusi , le pubblicazioni
legate in Romania a formazioni nazionaliste ed antisemite come Romania
'Vare, e in Italia alla casa editrice Nagard. Oppure, in Russia, ecco gli
studiosi legati a movimenti come Pamjat' o pubblicazioni come Den", o,
ancora, certe tendenze at cattolicesimo esasperato in Polonia, Ungheria,
Croazia o Slovachia. In effetti, un po' dappertutto si assiste ad un'incli-
nazione a mitizzare ed assolutizzare il ruolo delle religioni, dimenticando
anche in questo caso quale fosse stata la concreta esperienza storica eolle-
gata a quei filoni culturali e storiograficitentando, ad esempio, di dis-
tinguere eccessivamente fra cultura e politica, le quali pure hanno avuto
ben stretti legami negli anni trenta-quaranta.

Nel contempo, v'è una parallela tendenza all'esaltazione dei 'mar-
tiri' del comunismo (affastellandoli un po' tutti insieme, e senza distin-
guere adeguatamente fra loro). E c'è pim in generale una sete di rivalsa
verso il recente passato che 6 ovviamente comprensibile, ma, risulta troppo
spe,sso indifferenziata ed acritica, e pericolosissima guando .si traduce
in politiche editoriali che diffondono i 'nuovi' libri fra masse totalizzate
per quarant'anni, e che quindi hanno bisogno di ricostruire non solo la
propria capacità, critica, ma anche una propria effettiva conoscenza del
passato orwellianarnente seppellito. Anche fra gli oppositori, insomma, il
regime era riuscito a far dimenticare elementi importanti della propria
storia che oggi risultano però indispensabili per costruire qualc,osa di
veramente diverso dall'e,sperienza degli ultimi decenni, e per rientrare
appieno nella cultura europea.

Rae°, cosi, una storiografia ispirata alla demonizzazione di ogni
forma di socialismo anche di quello riformista. Ecco l'incapacità di
ritrovare collegamenti adeguati con quena che, fra '800 e '900, fu nonos-
tante tutto, in Europa Centro-Orientale, una 'grande stagione' della gene-
razione liberal-democratica : una generazione spesso mal conosciuta e

18 Cfr. ad cs. il recente/avoro di G. Larni (11 passato ricreato. Nag Sovremennik 1987-1991,
relazione tenuta all'incontro di Bologna (4-6 marzo 1993) su : Perestrojka e cultura storica. Nuove
dimensioni nella storia delta Russia contemporanea. V. anche M. Ferretti, La memoria mutilata,
Firenze 1993.

334 Bianea Valota-Cavalloti 16
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17 Naziona lismo e storiografie all'Est 335

compresa a causa delle `ablazioni della memoria' operate dai Grandi
Fratelli, oppure `compromessa', agli occhi di non pochi storici ingenua-
mente intenti alla `inversione di rotta' rispetto all'ultimo quarantennio,
dall'uso strumentale fattone a yarie riprese dai regimi comunisti nel se-
condo dopoguerra, distorcendone obiettivi e motivi ispiratori per tentar
di collocarli nella `galleria degli eroi nazionali' o fra precursori' dei destini
progressiyi del socialismo reale.

Mentre per converso ritornano memorie, testimonianze, e già arti-
coli di elaborazione critica, relativi a personalità cruciali del periodo pre-
bellico sia francamente fascisti, o nazisti, sia dei regimi autoritari (da
Pilsndski a Horthy, ad Antonescu, e cosi via). E un processo da molti
punti di vista utile, giusto e comprensibile si tratta di fonti preziose
per capire ii recente passato ; ma avviene spesso senza essere preceduto
da adeguate introduzioni critiche che aiutino a comprendere il personaggio
e la situazione. Effetto d'insensibilità al problema, di calcoli d'oppor-
tunità, ma ancor più spesso perché, anolie in buona fede, proprio gli ele-
menti per una critica e una collocazione adeguata mancano a coloro stessi
che si sono accinti all'opera.

Quello che comunque caratterizza questi lavori e queste politiche
editoriali, mentre un Po' dappertutto si assiste al divampare di un nazional-
comunismo che trae le sue radici nel recente passato, nella persistenza
di vecchie logiche e strutture mental", è in genere un nazionalismo esas-
perato ed acritico, che contribuisce ad addensare, e non a schiarire, le
nubi che incombono sull'entusiasmante, ma tanto difficile compito nel
quale attualmente si troyano impeg,nati quei paesi l'uscita definitiva
dalle esperienze totalitarie.
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L'He2linistne dans les Pays _Rounlains aux .1171.1e XV Ille siècles

LA POÉTIQUE DE THÉOPHILE CORYDALEE

(Première moitié du XVIIe siècle)

ADEL INA PIATK CM7v SKI

Cate Patique, suivie par un traité de Métrique et de Prosodie (26 p.),
&lit& à Venise en 1781 et en 1795 est Pceuvre de Théophile Corydalée
(Oecícpao. liwpoacaXeLc), humaniste et scolarque de l'Académie
patriarcale de Constantinople. Parmi d'autres, sa prodigieuse activité a été
mise en valeur par le regretté Cléoboulos Tzourkas dans son livre Les
débuts de l'enseignernent philosophique et de la libre pens& dans les Bal-
kans. La vie et l'oeuvre de Théophile CorndaMe (1560-1646) 1 Le petit
traité a servi comme précis de Patique, de Métrique et de Prosodie pour
Penseignement supérieur. 11 avait eomme titre La division de l'art patique
selon les espèces littératres en conforrnité avec les particularites de chaque
espèce (Atcapeatç -61; nonynxijg xcx-ree Ta Cal ccúç xrxi, TiaLv gxacrlov ToiSTcov
SLaccpipeL). On trouve une vingtaine de copies manuscrites du traité dans les
Bibliothèques d'Italie et de Grèce. La Bibliothèque de l'Académie Rou-
maine en possède trois, dont la meilleure, que nous avons consultée, porte le
numéro Ms. Gr 627 (517), preuve que ces copies étaient des cahiers de
cours des étudiants des Acadérnies Priucières des Pays Roumains et que
les programmes de l'enseignement supérieur étaient les mêmes au siècle
des Lumières en Italie et da,ns le Sud-Est Européen. Les ouvrages de Cory-
dalée continuaient à étre recopiés jusqu'à la fin du XVIII Q siècle.

Théophile Corydalée, élève du philosophe Cesare Cremonini, l'u.n
des plus illustres adversaires du dogmatisme et précurseur de l'époque des
Lumières en Italie, a achevé ses études N l'Université de Padoue. Né
Athènes en 1574 ( ?) dans le faubourg, Corydallos, le jeune Théophile
Scordalos a changé de nom avec celui du faubourg où il a vu la lumière
du jour en Parchaisant selon /a mode de l'époque 2. 11 a commencé ses
études dans le Collège de Saint Athanase A, Rome, dit le Collège Grec,
Institut destiné A. des fins de prosélytisme parmi les jeunes gens qui appar-
tenaient aux pays orthodoxes de l'Orient. Au début du XVIII e siècle
une pléiade assez nombreuse d'Athéniens instruits, qui connaissaient le
Grec ancien, fréquentent les Collèges et les Universités italiennes où ils
achèvent leur culture académique. En mai 1631, Corydalée est promu doc-
teur en philosophie et médicine. 11 s'établit à Athènes après une absenge

1 La première edition du livre a paru à Bucarest en 1948, AIESEE, Comité National
Roumain, la deuxième ti Thessaloniki, 1974. Institute for Balkan Studies.

2 Tsourkas, op. cit., p. 35.

Rev. ttudes SudEst Europ., XXXI, 3-4, p. 337-342, Bucarest, 1993
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de presque dix ans et fonde une école supérieure, du type des universités
italiennes, on il enseigne la philosophie de l'Académie et du Peripatétisme.
Parmi ses élèves, Nicodème, qui a continué ses etudes à Londres, devient
vers 1622 archeveque de Zante où il y invite Corydalée en 1628. A la
Véte du Patriarcat Orthodoxe de Constantinople se trouvait alors une des
grandes figures de POrthodoxismer Cryrille Loukaris, protecteur A, la
fois de Nicodème et de Théophile Corydalée. A l'invitation de Loukaris,
Nicodème apporte et installe A, Constantinople la première imprimerie
pour la diffusion des écrits en grec 3. Vers 1636 Corydalée arrive à son
tour A, Constantinople où il fut comble d'honneurs. Malheureusement, cette
situation ne dure que deux ans, car Loukaris fut assassiné le 17 Juin
1638 par le parti philocatholique, instrument des Jésuites. Vers la fin
de ses jours Corydalée revient à Athènes où il ouvre de nouveau son école.
Parmi ses élèves beaucoup ont travaillé dans les Pays Roumains. L'ac-
tivite de Dionysos de Nauplie ou de Germanos Locros a été une des plus
bienfaisantes au Nord du Danube. Locros a m'ème surveille la traduction
en Roumain de la Biblie de Serban Cantacuzène, parue en 1688g. Les
Academies Princières de Jassy et de Bucarest ont bénéficié pendant plus
d'un siècle des ouvrages didactiques rédigés dans l'école de Corydalée.
Si les exemplaires imprimés manquaient, la diffusion des manuels se fai-
sait par des copies manuscrites.

Le grand mérite de Corydalée dans sa double qualite de penseur et
de pedagogue est celui d'avoir commenté et diffuse la doctrine néo-aristo-
télicienne et d'avoir été tout A, la fois un adepte convaincu de l'huma-
nisme engage en une féconde dispute avec le scolastique médiévale, les
diverses heresies et la doctrine des philocatholiques du sein de PRglise
orthodoxe.

L'étendue de Pceuvre de Corydalée, élaborée sous le signe de l'am-
bition de couvrir toutes les branches de la philosophic et de la science est
immense. Ses travaux, auxquels selon la coutume du temps ont collaboré
ses disciples sont en partie des Prooimia aux écrits aristotéliciens, c'est-
h-dire des Introductions critiques, accompagnées le plus souvent d'amples
commentaires 5.

Les connaissances acquises par Corydalée à Padoue ont laisse une
empreinte visible dans l'orientation matérialiste de ces travaux. Corydalée
a interprété presque tout le système pyhilosophique du Lycée ajoutant
parfois à la critique habituelle de la doctrine des remarques originales,
dirigées contre les deformations du mysticisme medieval. Cléoboulos
Tsourkas, suivi par le français Roland Desné 6 ont tâché de reconnaitre
dans la personne de Corydalée un précursseur de Gassendi, de Descartes
et même de John Locke. C'est peut-étre trop. Corydalée comptait comme

3 Ibidem, p. 56.
4 Ibidem, p. 92; C. Nolca, Aristotelismul in Principatele Romdne in sec. XVII XVIII.

Pentru oalorificarea filoso ficd a lui Teofil Coridaleu, Studii Clasice IX, 1967, 260-261 ; Ariadna
Camariano-Cioran, Les Académies Princieres de Bucarest el de Jassy el leur professcurs, Thes-
saloniki, 1974, Institute for Balkan Studies, 140 et suiv. ; 180-219 à propos du néo-aristot6-
lisme sous la forme corydaléenne.

5 C. Noica a commencé à Bucarest l'édition des ceuvres philosophiques de Corydalée dont
Je premier tome Introduction d la logique, paru an 1970 (AIESEE) fut suivi en 1973 par Les
Commentaires d la Metaphysique (A1ESEE).

R. Desné, Les matérialistes frangais de 1750 cl 1800, Paris, 1965,
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3 La poétique de Théophile Corydalée 339

un des plus sérieux adversaires de la scolastiqué médiévale, surtout dans
le domaine de la théorie gnostique. Mais ses essais restent beaucoup en
arriere de la pensée philosophique du XVII e et du XVIIIe siècle dominée
par l'esprit de Pilluminisme et des encyclopédistes7.

En étudiant en Italie, Corydalée a eu la possibilité de consulter
les Traités de Poétique du Cinquencento, comme celui de Marco Girolamo
-Vida (1527), rédigé avec un intérét prononcé pour le genre épique, la
Poétique de Giordano Trissino (1562) et l'Art Poétique de Scaliger, suivie
par celle d'Antonio Sebastian° Minturno (1561 et 1564). D'après une
judicieuse remarque de Bernard Weinberg 8, ces travaux théoriques
inspirés par les Fatigues d'Aristote et d'Horace reviennent a la doctrine
esthétique de Platon qui condarnnait la création poétique, surtout l'art
dramatique, en utilisant des arguments d'ordre moral. Or, les humanistes
du XVIII' siècle cherchaient au contraire à prouver l'influence bienfai-
sante de la poésie sur les mceurs et le comportement humain, mettant
en discusMon les opinions platoniciennes sur le rôle de la mimesis. Ce
n'est pa 4 moins vrai que déjà dans le Cinquecento si un Robortelli 9 ou
un Castelvetro " restent fidèles à l'hédonisme, quand il s'agit du plaisir
esthetique. Vincenzo Maggio 11 et Poetro Vettori sont les partisans de
doce re detectando. Pour Scaliger aussi la mimesis est finis medius ad alum
idtimum qui est docendi cum delectatione ou bien : docet affectus poeta per
tctioms vi bonos anzplectemur atque imitemvr, malos aspernemur ad abs-

tinendum (Fatigue, 1.1.). Corydalée embrasse sans réserve cette inter-
prétation basée sur le principe éducation par l'art, en y ajoutant une
teinte théologisante : « Voila pourquoi la Fatigue semble 'are une des
choses let, plus divines et propre à offrir aux hommes une aide inestimable
en ce qui regarde le vie corporelle. En effet, grace a elle les mceurs se
remettent dans la juste voie et sont dirigées vers le mieux et la lacheté
se transfoune en courage ; en un mot, la vie humaine, dans son ensemble,
parait étre marquée par elle et conduite vers les meilleures des choses,
comme la baguette ». (Introduction, lignes 1-7). Et pour confirmer ses
opinions sur la valeur éducative de la Poésie, se détachant de la doctrine
d'Aristote, il continue : « Grace aux tragédies, après avoir entendu com-
bien instable est notre vie de tous les jours, les mortels cessent de tirer
vanité des valeurs mises à leur disposition, de leurs revenus et des ri-
chesses les plus variées ; d'autre part, ceux qui changent de couleur en
assistant aux représentations comiques, s'éloignent des vilaines choses
et sont attirés par la beauté des choses. Quant à la poésie épique et aux
épigrammes, pour ainsi dire grace a la poésie &rite en mètres, tons les
lecteurs se dirigent vers la vertu, a la condition qu'ils soient dignes des
mêmes éloges » (Introduction, lignes 7-15).

7 A. Camariano-Cioran, op. cit., 141 et suiv. mentionne le mécontentement des proles-
scars ienus de l'Occident dans les Pays Roumains face aux programmes d'enseignement des
Académies Princières. Grilce a eux les Academies ont reçu des Manuels d'une autre facture,
quelques-uns traduits en néogrec.

B. Weinberg, Trattati di Poetica e Retorica del Cinqueccnto, Bari, Laterza, 1970, 552.
9 Francesco Robortelli, In librum Aristotelis de Arte Poctica explicationes, Firenze, 1548,

2o édition.
l° Ludovicus Castelvetro, Poelica d'Aristotele vulgarizzata et esposita, Basilea, 1576, I,

IV° partie, pp. 29-30.
Vicenza Maggio, In Aristotelis Arte Poetica explanatioztes, Ferrara, 1550.
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Par rapport aux Poltiques italiennes qui tachaient de formuler une
réhabilitaion de la poésie accusée de troubler Piime humaine par les émo-
tons qu'elle provoque, Corydalée renonce à, la notion aristotélicienne de
delectation (-11.30v1)) pour retenir seulement le cété utilitaire de la
Poésie, en tant que rector morum. L'absence de toute allusion au plaisir
esthétique l'approche des vues de Saint Aug,ustin, de Tertullien, de celle
du plus g,rand représentant de la rhétorique chrétienne, Basile le Grand,
adepte fidèle de l'a,scétisme orthodoxe. En échange, les catégories esthéti-
ques, du Bien et du Mal, du Beau et du Laid sont utilisées pour définir
Pacte de la création poétique qu'il convient étre une imitation (al.1.101;)
« La poétique est done l'imitation d'un fait noble ou ignoble ou sembla-
ble à, la réalité, dans ses divers aspects, ayant comme but (76).00
d'encourager les gens, par toute sorte de moyens, de se diriger vers le
bien suprème. Celle-ci est la définition (6 8?o0. Le genre défini de
cette manière c'est l'imitation ihítivst.4) et les espèces. (Tait et811), en
général, celle de l'imitation noble, (elle de l'imitation ignob/e et celle
semblable à la réalité, chacune ayant de différentes modalités d'expression
(page I, lignes 6-12).
« L'imitation noble (anouaccia) est Pespèce poétique présentée, par exem-
ple, par les poèmes qui récitèrent les faits des héros, comme ceux attribués

Homère ou à d'autres pokes semblables ; celle ignoble, Pespèce de la
comédie : enfin, celle en conformité avec la réalité, dans ses divers as-
pects pragmatiques, est Pespèce des tragédies et des monodies » (pag,e
II lignes 7-17). Par «monodie » Corydalée entend la poésie épique récitée,
la (4 diégèse » (81.4n-riaLq), terme utilisé par Platon, bien que celui-ci fit
une distinction nette entre la tragédie (imitation par excellence) et le
récit (Pexposé, non mimétique, selon son opinion). Par cette classification
des espèce,s Corydalée s'éloigne de la classification traditionnelle de la
Renaissance qui prévoyait dix espèces de la Poétique (la poésic lyrique,
le dithyrambe, les iarnbes, la tragédie, la comédie; Pélégie, les hymnes, le
thalamos, la poésie épique et l'épigramme) mais aussi de la classifies,
tion proposée par les disciples du péripatétisme tardif, qu'il apelle les
tivcayevga-repot. et auxquels il consacre un paragraphe intitulé nepi.
8tatpkerew Try); nortraxijq xoc-ret Tok livrayevecr-ripoug (page III, lignes
17 22, complété par le paragraphe page IV, lignes 1 10). D'après
son opinion, les espèces poétiques proposées par lui ne sont pas en contra-
diction avec celles des Poétiques antécédantes, parce gull est possible de
faire un compromis : la comédie, le dithyrambe et les iambes ont leur
place dans le registre de l'imitation de qualité inférieure (cpccuM1),
tandis que la tragédie et la monodie, l'élégie aussi, dans le registre de
l'imitation. semblable A, la réalité, dans ses divers aspects (page IV, li-
gnes 14-19).

Beaucoup plus important que la classification des espèces reste le
but de la poésie : « Le but visé par toutes ces espèces est de nous con-
duire vers le mieux (rsic ßekrt(o), soit qu'il s'agit d'un rhapsode, soit d'un
poke comique ou d'un poke tragique. Chacun doit veiller que le mieux
(T13 pix-Rov) touche Mine de l'auditoire. L'application est pourtant diffé-
rente, parcel que si on admet que tout le monde aspire vers le bien su-
préme, chacun à part dépasse sa, condition pour s'élever vera le mieux,
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soit par les louanges des rhapsodes, soit par les blames des poètes comi-
ques, soit par l'art des poètes tragiques. Bien entendu, les considerations
sur l'influence mutuelle des espèces de la Poétique sont les suivantes :

» (page III, lignes 3-10).
Il est important de remarquer que cette classification des especes

litteraires (-711 1:81) est déterminée selon les moyens d'expression :
louanges, blames, des moyens, varies, propres surtout à la mimesis asem-
blable à la réalité, dans ses divers aspects* (page II, lignes 20-21), Lete
rdle de la mimesis, dans toutes ses hyposta.ses anouacclot, et pauX11
61./.0i.oc est celui de mettre le spectateur ou le lecteur .# en garde* (cavecraar.).

La réussite suppose la capacité intellectuelle du receveur de coin-
prendre le message de Pceuvre litteraire (auSgxeaTect.), (page III, ligne
1). Il résulte que Corydalée n'était pas étranger des concepts platoniciens
de all.i.oavov et de arw.octv6j.LEVOV et que, selon lui, un résultat positif du
processus mimétique est l'équivalent d'une structure de significations
qui met en évidence ce qui e-st obscur (r6 deaccopig), inexplicable, pour
le rendre comprehensible (cracpig xec.aíaTtxrat.). Un poète de talent West
pas censé de presenter par la mimesis les choses telles, quelles, mais en
conformité avec l'intention du message transmis, selon l'espece choisie.

En abordant une ligne moralisante exagérée, Corydalée accorde
une importance primordiale à la capacité éducationnelle de la poésie, eon-
férant ainsi un autre contenu à la notion de poiétiké que ses prédecesseurs.
Pour exemplifier cette position de souche moralisante-chrétienne, Cory-
dalee ehoisit l'épigramme, tenant compte de la grande variété du contenu
d'un Recueil d'épigrammes, c'est-à-dire d'un Elorilegiunt (Anthologia).

11 est de notre devoir de faire maintenant quelques considerations en
exclusivité sur l'écriture de l'épigramme...L'épigramme est une e,.spèce
d'écriture qui s'adresse A tout le monde, n'importe a qui. Elle définit ce
qu'on possède, ce qu'on fait, la nature des chose,s et d'autres traits de
ce genre... Et la limite de l'épigramme ne s'arréte pas ici. Sa matière
est extrèmement riche et diverse, comme nous avons déja montré :
s'agit des biens qu'on possède, des faits, de la creation (.7rot.6.77).;), de
la nature des choses, etc. Elle a la fin commune a toute poétique, c'est-
a-dire à persuader les jeunes gens a poursuivre le mieux, méme si elle
agit par le blame. La méthode n'est pas nuisible pour le but poursuivi,
car chacun enclin 4 écouter ave,c bienveillance les critiques devient plus
sage. Une autre particularité de l'épigramme est de personnifier les ehoses
saris vie, de leur prèter sa propre raison, de les faire discuter entre elles,
et après, de les mettre en relation et de les lancer vers les événements.
De cette manière... elle leur prète la capacité de raisonner, de deliberer,
mime le logos de la sagesse et du savoir, celui de la prevision et de la
bonne conduite » (pp. V VI, lignes 16... ; ...20). En plus le devoir du
poète est de mcttre en evidence les signes de la volonté divine (7,:poaiTt
Tcpo)obxç Te. xa.i acotx-;IcEc)q ecnocpaLvótievcc).

Cette diveisité suppose le choix d'une forme d'écriture et d'un style
propre. Mais Corydalée declare qu'il va s'oecuper seulement de l'épigramme
versifiée ak iwrcJiacc 6 keiyoç Tcsp sti.v.i.Tpcov ktypcy.p.árcoo).
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342 Adelina Piatkowski 6

Les mots choisis par le poète doivent étre expressifs, cisélés, aptes h évo-
quer la réalité des choses et des situations ; 13E6v-t-cov oúv Xgewv gn

ÀIar yXacTupCov... TeTopEuolikvwv ricpp.o8i.wg rcpecytictaL Toi% 8Let txúTeiv
allilactvolLivoLq. On doit éviter l'emploi des termes obscurs, innacoutumes,
précieux. Pourtant quand il s'agit de suggérer au lecteur ses propres idées
et sentiments sur la qualité des hommes et des choses dont il parle, un ecri-
vain, un poéte est censé de ne pas les presenter exactement comme ils sont

gTOXEV), mais en conformité avec les intentions du message
qu'il desire transmettre et du sujet en cause (Oa& xcd. Da-ipk);
npoxsylvn L7rokact. (page V, lignes 18-24; page VI, lignes 1-8).

A part cette discussion sur la valeur sémiotique d'un texte littéraire
en tant que structure de signifiants la Poetique corydaléenne est assez
pauvre en idées. Mais en abordant pour /a mimesis une ligne moralisante,
Corydalée lui accorde le pouvoir d'une capacite éducationnelle. L'art
du poète car il s'agit de la creation poétique dans la vision de Cory-
dalée représente une aide pour encourager le fond de bonté qui se trouve
dans l'hme humaine. Le o bien (Tez ßeXTE63) vers lequel aspire chaque
personne cultivée car la culture humaniste est une condition sine qua
non pour atteindre le but propose n'est pas celui propose par Phierar-
chie platonicienne dans le monde des idées, mais celui envisage par la
morale chretienne. Il s'agit du « bien » qui résulte du comportement mo-
ral de l'individu, destine h améliorer les inceurs. La poésie privée d'urf
inessage humaniste, cense de mettre en evidence les signes de la volonte
divine », est loin de s'approcher du but ere) TaoOde la poétique.

Les canons de métrique et de prosodie qu'on trouve la suite de
la Fatigue ont le double rôle de servir comme materiel didactique et
comme exemples dignes d'étre suivis. On trouve des analyses sur des tex-
tes classiques prélevés des Chants homériques, d'Hésiode, des poèmes
lyriqueb, des épig,rammes. L'ensemble constitue une mostre sur la méthode
d'enseignement pratiquée dans les Academies d'études supérieures au
XVII et au XVIIIe biècle, exposé théorique suivi par des lectures et
des cozmnentaires. Les dimensions réduites du Traité nous laissent penser
qu'il s'agit d'un Résumé,.

La Poétique de Corydalée n'était pas la seule h circuler dans le Sud-
Est Européen. Elle se trouvait en concurrence avec celle de Sevabtos
Kyminitis et d'Alexis Spanos. Au debut du xix. siècle. L Heliade
Ithdulescu a commence à publier en roumain des Manuels semblables,
parmi lesquels une Poetique, marquant ainsi le debut d'une nouvelle ère
dans les étapes de la culture des Principautés Roumaines.
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EN MARGE D'UN MANUSCRIT GREC DE LA BIBLIOTHÈ OUE
NATIONALE DE PARIS

OLGA GICANCI

Une étude (MA, vieille d'une vingtaine d'années été consacrée
par l'auteur de ces lignes A, l'examen de deux manuscrits datés du XVIIe
siècle reproduisant Phistoire de Stéphanitès et d'Ichnilatès, tous les
deux trouvés dans les collections de la Bibliothèque de l'Académie Rou-
maine. Or, ces manuscrits sont peu connus de ceux qui ont essayé de
localiser les variantes greeques du recueil de fabliaux hindous « Kha-
lilah et Damna o. Wine la thèse de doctorat rédigée par John-Théophane.
Papadémétriou 2 ne fait qu'enregistrer ces deux manuscrits (BAR, ms,
gr. 292 et 465), de méme qu'une troisième version de date plus récentes
c'est-h-dire du XVIIIe siècle (ms. gr. 80). Il y figurent sous leurs anciens
numéros d'inventaire, dans une liste des variantes tirée de la version
néogrecque de Théodore Zygomalàs 3. Mais, ainsi que je l'ai précisé dans
mon étude susmentionnée, le ms. gr. 292 ne correspond pas tout à fait
aux assertions du spécialiste respectif, qui a disi fort probablement ne
disposer que du catalogue de Litzica 4.

Pour ce qui est du ms. gr. 80, intitulé : rrjv 111)91.Y-31v aviTnalv Toi.1

ET.epavt.rou >tat 'Ixv.rpo'cTou (Le récit de Sthéphanitès et Ichnilatès) qui,
compte tenu d'une mention relevée au feuillet 23, seraiit vraisemblablement
rédigé en 1759, ii compte quinze chapitres de la version grecque. Mais
lui manque les trois préfaces. Compte tenu du Catalogue de la Bibliothè
que de Nicolas Mavrocordato, il y avait encore en Valachie au XVIIIe
siècle l'édition de S. Gt. Stark 5 E-,-.e9xvt7-.71qxì 'Ix\rfiX&-r% imprimée à Ber-
lin en 1697, ainsi que deux autres manuscrits, ms. 69 riegóec ljyouv
Drecpctv-11-c-r).; :tat 'Ixv-r,X17-r4ç et ms. 1146. E-zepcxviilr, zcci. `Ixv-r,X1T7); Eocp-
cpix Te6v 'Iv8c7.)v

A la Bibliothèque Nationale de Paris j'ai pu étudier aussi le ms.
suppl. gr. 692, décrit par Ch. Astruc 7. De cette étude s'est dégagée la

1. Olga Cicanci, Deux variantes grecgues de rceuvre d. Stephanitès et Ichnilates, RESEE,
X, 3 (1972), p. 449-458.

2 lntitulée Studies in ¡he manuscript tradition of Stephanites kai Ichnilates. Unix ersity
of Illinois, 1960.

Ibidem, p. 163.
4 Catalog& manuscriselor greeesti, Bucuresti, 1909.
5 Specimen sapientiae lndorum veterum id est fiber ethico-politicus pervelustos dictus ara-

bice Kallilah va Dirnah, graecae ET.Ecpcorim; .1s.xE Beroline, 1697; voir aussi Lars
Olof Sieberg, Stephandes und Ichnitates, Upsala, 1962.

6 N. lorga, Pilda buntlor romcini din !recut fald de scoala romcinescei, An. Acad. Rom.",
série II, t. XXXVII (1914-1915), Bucarest, 1915, pp. 92 et 97; 0. Cicanei, op. cit., p. 453.

7 Ch. Astruc, Marie-Louise Goncasty, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothegtze
Nationale, II, Paris, 1960, p. 78-87.

Rev. Ètudes Sudot Est Europ., XXXI, 3-4, p 343-346, Bucarest, 1993
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344 Olga Cicanci 2

conclusion qu'à un certain moment le manuscrit a dii se trouver en Vala-
chie, car on peut y lire f. 91: J'ai achevé le present livre, appelé en
arabe Khalilah et Damna, et en grec Stephanités et Ichnilates, moi,
Dobromir, qui reçut par la suite le nom de Constantin et ordonné notaire
de la Grande Eglise par le patriarche cecuménique d'alors kir Jérémie, les
années depuis Adam 6,7904, 4, depuis la naissance du Christ 1586, indiction
12, Avril le 20 ». Vient ensuite la precision : « propriété de Constantin
Mavromati, notaire de la Grande Eglise d'Anchialo ». puis, d'une autre
encre, la mention : « appartenant maintenant à Démètre le notaire ».
Et au verso du mème feuillet, on peut également lire, dans une autre gra-
phie, la note suivante : «le present imanuscrit/ a été lu par Agathanghelos,
moine à Iviriou, en 1802, au mois d'aoilt le 12 » 8 Plusieurs notes brèves
sont inscrites des deux côtés du f. 92, A, savoir : essais de la plume et
de l'encre » (répétés plusieurs fois) ; «à Hagi 15 *; ai donne au Christ,
qui 8'est joint a, nous, plusieurs comptes »9.Particulièrement intéressante
s'avère la signatm.e de la deuxième couverture, à contre-page : «

0E015 LíOU1./Tracrotpap7za: pos4368ou, aòakv-cou 7t-cirsr.4 OúypopX(x-xEccç (de par la
grAte de Dieu, Matei Basarab, prince de toute la FIongro-Valachie) et plus
bas, ma.is, à notre avis, d'une autre main : «800104 0E013 [ilisibles] 9

(le serviteur du Seigneur [. Kuzi). Sur le méme page, près du des-
sin d'une fleur « Ali Djelep », écrit d'une autre main 19.

On peut recueillir certains details concernant le suppl. gr. 692 dans
un autre manuserit conserve à la Bibliothèque Nationale de Paris (ms.
gr. 1233), une copie, aux dires de celui qui l'a rédigée, bIenoldès Mynas,
du XIX e siècle, d'après un manuscrit d'Iviriou, arrive en Grèce après
1821. Que, sans doute, Mygnas ait eu sous les yeux le suppl. gr. 692 est
maintenant chose prouvée par Ch. Astruc. I. Th. Papadémétriou 11 raffia-
son avis, considérant que le ms. gr. 692 (désigne pat le sigle P3) représente
une variante de sa deufième redaction, décrite par Puntoni 12, qui, si
l'on juge d'après le fragment précite 13, devait se trouver à Iviriou au
début du XIXe siècle. Toujours selon Papadémetriou, le ms. gr. 592
(P3) est la plus ancienne version de deuxième redaction étudiée dans son
ouVrage 14. vu l'ordre et le nombre des chapitres et des divers paragra-
phes, j'ai releve des similirudes entre le ins. gr. 692 de la Bibliothèque pa-
risienne et lè ms. gr. 292 de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine 15
(copié eñ 1652 par Jean Panos).

Done, le suppl. gr. 692 est une copie de 1586 due A, Dobromir, deve-
nu après son ordination Constantin, notaire de l'Eglise constantinopoli-
taine du temps du patriarch@ Jérémie. Le manuscrit entra en la posses-

s Bibliothèque NationalC, Paria, ms. suppl, gr. 692, ff. 92-92°.
9 Ibidcm.

Ch.'Astruc, Marie-Louise Conca,ty, Catalogue des manuscrits grecs, lroisième partie,
Le suontement grec, t. III. Paris, 1960, p. 407-409.

n p cil., p. 70-72.
" L'Introduction présente des similitudes avec la IV ° redaction ; cf. 4. Puntoni,

r_cd. `Ixv-04-; Quatro recensioni della verstone graeca, birenze, 1889 ; Ch. Astruc,
Marie-Louise Concasty, op. cit., p. 407.

13 Bibliotheque Nationale, Paria, Suppl. gr. 692, f. 92°.
14 I. Th. Papadémétriou, op. cit., p. 70 et suiv.
19 BAR, nis. gr. 292, ff. 42°, 43, 44.
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346 Olga Cicanci 4

sion de Constantin Mavromatis 16, notaire de l'Eglise d'Anchialos, puis
du notaire Démétrios 17. En 1802, le manuscrit se trouvait encore A
Iviriou 18; on devait l'apporter ensuite à Athènes, d'où Mynas le por-
tera A, Paris 19.

Si les renseignements sont précis en ce qui concerne le copiste,
les possesseurs et la route parcourue par ce manuscrit, il n'y a aucune
information quant à l'endroit où le suppl. a pu être copié. En effet, l'opéra-
tion a pu avoir lieu soit ù, Constantinople, où Dobromir était notaire,
soit à Iviriou, car de ce dernier nous viennent deux autres manuscrits
grecs le Codex 5452 (XVIe siècle ; incomplet) et le Codex 4834 (XVIIe
siècle ; A, présent A, Moscou) Ajoutons pourtant que ces deux codex
n'ont pu servir de modèle au ms. gr. 692, car ils n'offrent aucune similitude
avec lui et ils lui sont, du reste, postérieurs.

Mais, ce qui intéresse en tout premier lieu le lecteur roumain c'est,
sans doute, la propre signature du prince valaque Matei Basarab avec
sceau à l'appui naturellement au cas où l'on pourrait l'authentifier.
L'ayant comparée avec d'autres signatures reconnues de ce prince ",
il me semble y relever des similitudes de graphie et orthographiques.
Par exemple, le nom du prince (Matei) s'écrit en grec Ma.TactEK, done
avec TO-, cependant qu'il figure clans notre manuscrit sous la forme
MaTatou, done sans O., c'est-à-dire de même que dans les échantillons
pris en considération. Une question se pose : est-ce qu'il s'agit de la Wri-
table signature du prince roumain, ou avons-nous sous les yeux sa con-
trefagon due 6, la main de quelque prélat de l'Eglise orthodoxe qui habi-
tait la Valachie on était de passage dans ce pays ?

Un autre but de ce bref apergu est de susciter l'intérêt des spécialis-
tes pour la personnalité de Dobromir-Constantin le notaire et des autres
possesseurs temporaires du manuscrit.

Enfin, dernière question : pourquoi le dit manuscrit s'est-il trouvé
un moment donné en Valachie ? Car si la signature du voivode s'avère

authentique, il n'y aura plus de doute qu'au XVIIe siècle le manuscrit
s'est trouvé pour un certain temps en Valachie. Chose d'ailleurs tout
5, fait vraisemblable vu le grand nombre de gens d'église et de clercs 22 qui
pérégrinaient à l'époque en ce pays, étant bien regus A, la cour. D'autre
part, les liens très serrés entre les princes ioumains et les monastères
de l'Athos sont généralement connus. Or, de tels liens facilitaient certes
le va-et-vient en provenance et en direction du Mont Athos des livres
et manuscrits à travers l'espace roumain. Aussi, les hypothèses avancées
ci-dessus ont-elles maintes chances d'être attestées par les futures &u-
des dans ce domame.

16 Olga Ci anci, op. cit.; p. 453 et suiv.
Bibliothéque Nationale, Paris, sunpl. gr. 692, L 3°, 91.
Ibid zn, f. 9Zi.

19 Point de vue adopté également par I. Th. Pad ademétricu.
29 Sp. Lambr us, Ka-.-.CcXoyo; Tilív -.Gag [3:(3 .to0-h at; TO15 'AyEou "Opou 'EXX-r;votcliv

hat tclv Londres, 1900, II, p. 211; I. Th. Papademétriou, op. cit., p. 72.
Dotumenta Romaniae Historiae, Série B. Tad a Romaneasca, XVII.

22 Dionys s Muselimos, M-ILthe Sirigos, Paisios et The phile, patriarchcs de Jérusa-
em, Paisii Ligarldis, Métrophane Kristopoulos, Ignace Petritzis, etc.
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SEBASTOS KYMINETES UND DIE GRÜNDUNG DER
ATOKNTIKH _AKA AEXIA VON BUKAREST

CHARITONAS KARANASIOS
(Kozani)

Die Frage iiber die Griindung der AúOevi-Lxil 'Ax0:81[J.Ect von
Bukarest Ende des 17. Jahrhunderts ist wegen des Mange's an hand-
schriftlichen. Textzeugen noch nicht endgiiltig gelöst. Die Griindungszeit,
der Griinder sowie der erste Philosophielehrer bzw. der erste Rektor
sind strittig 2.

Auf die Frage nach dem Griinder der Schule geben die häufigen
Erv,ähnungen in Nerschiedenen Reden, die den walachischen Fiirsten
Ioannes Konstantin Basarab Brâncoveanu als den Griinder der Akademie
betrachten, eine zufriedenstellende Antwort. In einer Rede des Sebastos
Kyminetes wird erwahnt : Tto Si 1.1.6yta-7ov Trecv-rwv, corry)pLo386a-ra-r6v Te
xa.1 avayxat.61-a-rov jot 7rpoetXecrae -rcliv ávOpeircol.ç xaXcliv, iaTt.v, 8
xcd. Tcp6.1-rot. tkovrvou-,e. XC/i IL6VOL TCISV WW1/ iNO T;- ae 7roXt-reíct xat aiteev-reEa
Trpoiro)-re xaTaa-rijaat, TÒ `EXX-qvt.x6v pu. Opov-rto-Tliptov" 4. Im cod. Bu-
cur. gr. 179 (Litzica 618), ff. 90-92 erw ahnt Kyminetes in einer Lobrede
auf Basarab : .h0eX4,o-cc-re X0VTGE et; Tá á'ÀXCC vdc xa-racr-rhss-re rat anou-
aao-r-ilpt.ov 8t.e, vet 81.31crxeTe [LeTec 11.6co.tv -riZtv 8t.SaaxecX(.0 xal cpik xat
rv 7rpoxo7cir -rc7.tv -npayilecTo.)v -rok eityeveZq r xat cpaop.a0eZ; TEA/ vhov xat
7rec.v-rag Tok PouXotzivoug xat Eivov4 xat ivoro7rEottc, 7:peimoc Corot; =VA, p.eya-
Vycepov acy iat:SC1xe 7co-ri et; Tin X6011CV tArv 7táVa0CP6NO T7); XU36pV^rjat.V..."5

1 Cher diese Schule s. A. Camariano-Cioran, Les Academies princières de Bucarest el de
Jassy el leurs proresseurs ( Institute for Balkan Studies, 142), Thessaloniki 1974. Vor der
Griindung der fiirstlichen Akademie gab es in der Vs,alacbei keine hdheren organisierten
Schulen. Die griechischen Lehrer unterrichteten meist privat ; s. A. Karathanassis,01."EXXlveg
XtSyLoL crril BXccxEoc (1670-1714). Eut43oXii 0rci)p.eXiT.7) Darpcx-ijg rcveuticenx-F,g xtvr)cr%
mcpccSouvciPkeg kcisovteg xceTec .011, TrpocpavxpeorrLx.,) Trepto8o, ( Institute for Ballcan Studies,
194), Thessaloniki 1982, S. 40 ff.

Camariano-Cioran, L s Academies, S. 20 ff. emahnt und kritisiert alle Ansichten Ober
diese Fragen ; Ngl. I. Kolia, '0 Ecf3cco-ròç Kul.ctvN xat 1) ISpuo-s) OpovTcavilptou Tijg
Tpooreo6v-cccç (MapTupEeq circò plc( ca)aptoypaso(a aTec TkX7) -coti 17on mi.), in : 'EXXrpt.xck
30 (1977-78) 288 und Anm. 3. Nach Carnariano-Cioran, Les Academies,S. 31-36 vairde
die Akademie von *erban Kantakuzenos vor 1689 gegriindet ; Karathanassis, "EMolveg
XdroL, S. 84 verttritt die Meinung, da2, obwohl die Griindung der Akademie von erban und
Konstantin Kantakuzenos geplant, diese vom Fiirsten Ioannes Konstantin Basarab gegrtindet
wurde.

3 Zu ihm s. Ch. Karanasios, Sebastos Kyminct s (1632-1702). Biographie, Werkheuri-
silk und die ediro princeps zu De virtute des Pseudo-Aristotelcs, Diss. Berlin 1S92.

4 Bud. Hurmuzaki, Documente privitcare la istc ia romdnilor, Bd. 13 : Texte grece§ti,
Bukarest 1909 S. 219; vgl. Karathanassis, "EXX-nveg MroL, S. 82.

5 Vgl. Ilurmuzaki, Documente, S. 217 und Karathanassis, "EX).-/vcç X6yLoL, S. 87.
Anm. 1.

Rev. ttudes Sud-Est Eurcp., X.X.M, 3-4, p.347-357, Bucarest, 1003
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Anthimos Iverites erwähnt in der Ausgabe des ETZEtp EaCOV rcepí. 'MOP)
ci7roptc7)v /al Xúazo)v des Ioannes Karyophylles folgendes fiber Basarab :... T.?) 6not ov (= die Akademie) -h eúcrspzia'r&-r-s) aou útk?dyrrr; ¡Li Sa7raveg
&900v07:ap6xo0g LaT6o--r-icre cpao06o)c,- Elc xotvv rZv ivTorcEcov val Uvc))%)

(Lpaztav" 6 Der cod. M.ST. Ilav. Teccpou 299, f. 297rs' enthält einen
Brief an Basarab, 7 in dem es heiBt : Trpc7)4oL scal ti,6vot, Ratec-rhcrare
xoLvá ypov-rt.o--rhpLa eig airrilv Tip 7CoXmicxv i;%Xlvt.xv e xal aXoPavExclv
OVIATCOV..." 8. Trotz des tibertreibenden Stils soldier AuBerungen weisen
diese, die fiihrende politische Rolle Basarabs in der Walaehei zu jener
Zeit sowie seine griechische Bildung und sein starkes Engagement ftir
die gTiechische Kultur darauf hin, daB er der Griinder der Akademie war.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, daB die Akademie vor dem Beginn
von Basarabs Amtszeit als Ftirst des Walachei (vor 1688) gegriindet
wurde, daftir sind jedoch keine Beweise vorhanden.

Die Frage nach der Griindungszeit der Schule bzw. der dritten
Stufe ist mit der Frage nach dem ersten Rektor bzw. Philosophielehrer
verbunden. Der erste bekannte Philosophielehrer der Akademie war
Sebastos Kyminetes9, der als einer der bedeutendsten Lehrer in den
letzten drei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts im griechischen Raum
gilt ". Die Grande fiir Sebastos' Berufung in die Akademie lagen einer-
seits in seiner langjährigen Lehrerfahrung in der Patriarchalischen Schule
in Konstantinopel und im 0:1:Ppowna-c-;]pLov in Trapezunt und andererseits
in den Beziehungen zu seinen einfluf3reichen und politisch aktiven Leh-
rern Ioannes Karyophylles und Alexandros Maurokordatos, sowie zu
den mä,chtigen Vertretern der orthodoxen Kirche, Dositheos von Jerusa-
lem, dem. Archidiakon Chrysanthos, dem tikumenischen Patriarchen

6 E. I.egrand Bibliographic Ivtlénigue ou description raisonnee des ouorages publies par
des Grecs au dix-seplieme siecle, Paris 1895, Bd. 3, S. 47 (Nachdr. Briissel 1963).

T Dabei handelt es sich vermutlich um eine Vorrede an Basarabim Kodex ar.cpLepornxil
chal.;" genannt , die vermutlich in einen an Basarab gewichneten Druck einbezogen
wurde ; die Vorrede enthält Korrekturen von der hand des Kyminetes.

8 Die Behauptung des Michael Kantakuzenos, da0 "ExoXET.ov iXXlvt.xòv v cperrotg
gxcev.z Esprrecv (368txç Kavvxxo147)v6c" und kirk 6 AiiegyrrK gxave rrpeirips cpopicv Gyp-
Àclov iXX-rpnxbv cig ,r-hv 13),xx(xv" sowie die Behauptung des Dionysios Photinos, dal3 06%-oç
( Serban) xcrrec TrpErrov araeiXX7Ivotir. axoXilv BouxoupecTEcp" deuten vermutlich
auf das Bestehen einer kleinen Schule hin, die wahrscheinlich kurz vor dem letzten Viertel
des 17. Jahrhunderts in Bukarest von Serban gegriindet Nrurde; s. Michael Kantakuzenos,
Icropix Tij;- BXecxíctç llowx xca Fewypctcp.xi) Cirò T-7A depxottovirqg cant xccracrakatcog
104 Tor) 1774 LOUC, Wien 1806, S. 81 und 285 und D. Photinos, Icrropta rç miXott, Aixx(ccç
'Ca viív TpavaaPfzvEctc, BX1xx(ccç xca Alo).841Ectg, Wien 1818, I3d. 2, S. 290. Vgl. Camari-
ano-Cioran, Les Académies, S. 34 und Karathanassis, "EXX-Iveg X6ytot, S. 44 und Anm. 1.

Geboren 1632 in Kymina bei Trapezunt studierte er in der Palriachalischen Schule
(141r1'lal Fivoug Exo?4) in Konstantinopel bei Ioannes Karyophylies und Alexandros
Maurokordatos, dessen Nachfolger er 1671 wurde. lm Friihjahr 1682 grfindete er in Trapczunt
das Opovv.crrilpf.ov. Zu seinem Leber' s. KaranasiosScbastos Kymincles, S. 15-46.

IO Einer der vielen Beweise dafiir, dafi Sebastos Direktor der fiirstlichen Akademie gewesen
ar ist, folgende autographe Notiz des Sebastos im cod. 13ucur gr. 75 (615), f. 501 mit dem

Datum vom 11. Oktober 1696: ixerOsv Si p.creypeccm v Titï Trcep6v.r.t. &de xapb; aeßcecrro5
TparceCouvtEou xut..u.virrou, ToS Xpl[LOCTLGGEVTOC; Trpdrrou 8L8ccoccycOLou Toi:). b.; PouxoupeaTtcp

oilyxpoPccx1ctç ppovs-talpf,ou." Der I3egriff npErrog Salca4cao.; deutet lediglich den
Rektor an und nicht den zeitlich ersten Lehrer der Akadetnie. %um genannten Begriff
vgl. den Brief des Archidiakon Chrysanthos vom August 1707 Ober die Reorganisation der
fiirstlichen Akademie, ediert "lei E. Legrand, Recueil de Documents grccs, Paris 1903,
S. 72-74, Nr. 26.
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350 Gharitonas Karanasios 4

Kallinikos und Neophytos von Adrianopel. Mit den walachisehen Fiirsten
kam Sebastos während seines Aufenthaltes in Konstantinopel in Kontakt.
AnläBlich eines dortigen Besuches des 5erban Kantakuzenos verfaBte
Sebastos eine Lobrede auf ihn 11. Später bat er ihn von Trapezunt aus
durch die Vermittlung des Archidiakon Chrysanthos um Unterstiitzung
fiir das Phrontisterion 12. Den Bruder 5erbans, stolnw Konstantin Kanta-
kuzenos, hat er vermutlich ebenfalls in Konstantinopel kennengelernt 13.

Kontakte des Sebastos zu Konstantin Basarab vor detn Beginn des Jahr-
zehntes 1690 1700 können nicht bezeugt werden.

Der genaue Zeitpunkt der Ankunft des Sebastos in Bukarest ist
nicht bekannt. Naeh A. Camariano-Cioran14 ntuB Sebastos Ende 1689 in
Bukarest angekommen sein. Dire Argumente dear sind, daB sein
letzter Brief von Trapezunt aU8 Ende 1689 an den ökumenischen
Patriarchen Kallinikos geschickt worden sei, sowie die Alittellung von
Const. Erbiceanu, daB Sebastos laut einer autographen Notiz einer Hand-
schrift des Caldriru§iini-Klosters im Jahre 1689 in die Akademie von
Bukarest gekommen sei 19. Die ungenaue Information Erbiceanus darf
angezweifelt werden 16. Am 12. Oktober 1689 schrieb Sebastos mar an
den Patriarehen ICallinikos 17, sein letzter bekannter Brief von Trapezunt
aus ist jedoch der Thief -worn 13. Oktober 1689 an Antonios Spando-
nes 18. In Spandones' Antwort vom 23. Januar 1690 19 ist kein Hinweis
auf eine mögliche Abreise des Sebastos aus Trapezunt festzustellen 29.

Ediert N on A. Papadopulos-Kerameus bei Hurintizaki, Documente, S. 211-215.
12 Kobe, Eepotas-24 Kuluvir.lc, S. 286, 298-304.Dasselbe erbat er lin Juli 1689 nach

dem Tod Serbans bei Atichael Kantakuzenos ; den Brief enthalten die codd. Par. suppl. gr.
124, ff. 1-0-171N und DDEK (Syllogos), 62, ff. 191 192v.

13 Vgl. Karathanassis, "EVA-tIver: X6rot, S. 62 und Anm. 5 und S. 63 und Anm. 1.
Gamariano-Gioran, Les Acad:mies, S. 31 f.

" C. Erbiceanu, Cronicarii greet car au scris desi re ronulni, Bukarest 1888, S. XXN
vgl. Gamariano-Gioran, Les lcadémics, S. 32 und Anm. 51. Eine Handschrift mit einer solchen
Notiz ist nicht bekannt. Ein weiteres Argument N on Camariano-Gioran fiir das Datum 1689,
die Cbereinstimmung init E. Th. K3riakides, BLoypcicpEat 7(.7))) ix TrdC(7740i5V70 Ica/. .77-,; wept
ccirnp zWpceg emb .r.71; tiXWaeo34 -`,;(46. dczv.ccaaov )o-flow !LET& azatecap.27oç

77Epi. OpovT.t.a7pío,..) Tv Tc:40,7gool.)7icov, Athen 1897, S. 67, darf nicht
berticksichtigt sserden.

16 gl. die Kritik N on V. Papacostea, La fondation d l'Académie grecgue" de Ducar 02
Les origines de l'errcur de datation el sa pénétration dans l'historiograi hic, in : ReNue des études
sud-est européennes 4 (1966) 140 und Anm. 86.

17 Der Brief ist im cod. Bucur. gr. 1223, ff. 106-1(9 enthalten ; denselLen 13rief enthiclt
auLerdem der erschollene cod. Sumela 84.

18 Der im cod. Bucur. gr. 1223, f. 118v-120 enthaltene Brief tragt das Datum, 'ctx-rc0'
Truccie:',o.E5vo;y LuTcculvou.

19 Der in cod. Bucur, gr. 1223, ff.120-121 enthaltene Brief triigt das Datum azi yectta)-
)o.cIvo; *C,7) cp0Evov7o;.

Spandones erwahnte nur die 7;codiecv ecrroocr.rxv" des Sebastos, drtickte seine Sehn-
sucht nach ihm aus und ersprach ihm, ihn bei dem Patriarchen Kallinikos zu empfehlen ; er
schrieb : ,,gycoye plivrot Toao-inov gi,p7vca aou TiAg fkanea tag 4auxijg, 6a7e 1111-e xp6vou
vzoc. 1.).-/Fs 7.671ou 8cc'caltcatv SúvaaOccE 7:o7e iE,o0.e4cet ui.ou Tij; v.v-kol; 76v auv7po96v
xeiìv.6),MaTov xapazTij pet, úu.iv /icy rip 7T, xpovícp cbrouaErf (67rouye v.cci 6X1yozpovEto
met elzòç .hv 8nk'7ilv 705 ipcop.ivou eilriXeco:v) Tr,v ).01v impUealku. Tcep1 8k rilç
rrpbç -,g)v út.ciTepov Lepcipmv tiv-t)yopiocg, :ccdroc axor.:Òv 8nk cò cleporcpenk; ao3 k04pp.1
cruvvropetv rri Sal 86val.L1ç".
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Abb. 2. Cod. MET. liccv. Tecepou 299, f. 56""
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352 Charitonas Karanasios 6

Daraus darf vermutet werden, daß Sebastos sich Anfang 1690 noch in
Trapetunt authielt.

Der cod. Ms..: rho). Tetcpou 322 21, der vom Diakon Gervasios 22 und
von Georgios Hypomenas kopiert wurde und rbersetzungen literarischer
Texte aus dem Zeitraum 1690-1691 enthält, gilt als Hinweis auf einen
Beginn der Lehrtätigkeit des Sebastos in der Akademie bereits im Jahre
1690 23. Die Namen des Lehrers und der Schule werden jedoch nicht gen-
annt. Lediglich in einer Notiz des Hypomenas vom Februar 1701, f. 202,
wird die Akademie Bukarest angedeutet : crx4 cccP ITeXced)acqtEv Tò ETU-
ypotp.p.atápcov ziç adzocv ozo iv ax4ct9 IlapTíou L7)7) ilp.ipac V... mu T6
ccú-ró SLV,Oo[Lr.v pouxoupza-r Eq.) cc tjJac'cpzup. y', a'. "21 Der cod. MeT, flay.
Idepou 322 stammt m. E. zwar aus dem Unterricht des Sebastos, 25 jedoch
nicht aus der Zeit seiner Lehrtätigkeit in Bukarest, sondern in Trapezuntm-
Der cod. Par. suppl. gr. 1348 enthält eine psychagogische Hermeneia zu den
ilesiodischen 'Epyoc xcd. 1-11.Lipct mit der Erwähnung von Sebastos'
jedoch ohne Datum, mitgesehrieben von Eustathios Lambros, von welehem
folgende Subskription auf S. 54 stammt : Tao; Ti.LV TG53 eliaLóSou »iE PY(t) V
re xcci. il'ory1)07] TCCL p aocpw-cciTou XoyLorrcilou Te XCL1 ileyeaou
81,8ccaxeatoo xopEou xupfou -roil ix Tpcm-eoi3v-ro;, xcd, 7c6vou

D'xprocOíou Acku.7.-pou 'hoccvvívcov, iv 317couxoopea-ctcp 751:; OúxpopXocXía.;."27

21 A. Papadopulos,-Kerameus, 'IspocroXup.Texil BtPXto01)xl, Bd. 4, St. Petersburg 1899,
S. 296 (Nachdr. : BrUssel 1963).

22 Auf f. 36 des cod. Me-r. Ilav. Tc'epou 322 ist nach dem ersten Text des Kodcx (ps3rdia-
gogische Hermeneia zum Sophokleischen Arceç) folgende Notiz vorhaisden : c9:17 9 lcepTiou x8',
yiypcecpce hicatoç,j ¿ALGO. k [civvou) lovoct xory4)".

Vgl. A. Skarveli-Nikolopulu, Tee te.ce01t.exTck?ta Telly EAX-rivezeliv oXcko rç Toup-
xozpeeT.Ece:;. Ae8ccax61.ezvce zelp.cva, axo)axee 17.p0ypri4Lp.a-az, 801axTexi.; 1.:10o8oe. Eup.f3o).il CPTi7V
L6TopEct VE.oeX)optx71; 7:ctt8zErz;, Diss. Athen 1989, S. 149, 153, 160.

24 Denselben Text hat Paisios aus dem Chutura-Kloster bei Sebastos in Bukarest
vermittlich zusammen mit Hypomenas im Februar 1701 durchgcarbeitet ; cod. Chutora 9
(cod. 7 im Katalog von G. Kandilaptis-Kanis, IticeTcaoyot; xe.o8Exwv, in : 'Apxciov
28 [1966] 26 f.) : .,'ErcÀzed3OCCIIEV espor)Oztqc IspiZnov -cp.t..ecc TOS irctypcep.tecc7cepEou iv
ETee 1701 3 711 3 7o1-3 (Deupoumpiou terro6c, 7rcepEc 705 aocixo-.-&-.-ou zed. iv 8e8mardacie.;
ieelaTou xal xceOvre!..tóvot; xupEou xoupEou Ecrict07.0tii Tpcetzeouv7Lou" ; vgl. Hurmu-
zaki, Documente, S. 1.7)' Nr. 36. Der cod. Chutura 9 gilt als verschollen.

25 Die im Kodex enthaltenen Texte, der Sophokleische Ajas, die Hesiodischen Orera
et Dies, die Pindarischen Siegeslieder und die Epigrammanthologie des Planudes, waren tp'sch
feir Sebastos' Unterricht.

21 Die Notiz des Hypoinenas auf f. 105" averzu.ripEou te xcet. el; Teq
(< Septetnber 1690>) p 0 6 xi» Oso8eopt; &r.:6 7.6 crevdmev" deutet darauf hin, daß The-
odoros, ein Sohn des Spneon, von Sinope, wo er die Kinder eines reichen Gicchen unterrich-
tete, nich Bukarest sondern nach Trapezunt zurtickkehrte ; s. Kyriakides, BeoypacpEcet, S. 83.

Vgl. Ch. Astruc. M. L. Concasty, Catalogue des manuscrits grecs, 3. Teil : Le Sup-
plément Grec, Bd. 3: Nos 901-1371, Paris, 1960, S. 666. Eine zweite, ebenfalls undat erte
Subskription des Eustathios Larnbrcis ist auf S. 383 vorhanden : E6pmE8ou 'Opio-r;. 7.eXog
zed. 111 Oce.5 xeipt; 're xrì86ce. &TA; (sic) iE-syri^,071 LV7cp6c; Toi5 crogxercci7ou -cc, xca Xoyi.-
4)17ciTOU xupEou xyptou EcßcecrroZi, Toi5 ix TpeaceCo;3v-ro; lieuciOrr-cci Si 7cxp' 1-6;5 =17i
1.1.6YOU oirou8&crcev-.-o.; Dkr.ceOciou Ac'ep.7:pou TeX, 'IeocevvEveov iv BouxoupcaT.Eep .MoÀ8ofDazia.;-
depcip.z.voç xra 8exciTy, Mouvuzeelvoc, 1.1.ixpe cbtoa-t-T) Bori8pou.telvog iv mica?) Te 8eo,c-
OGSCSCE, TE XML aXi tkL 4.17LVL 8i ¡LETCC xp6vov T.Ux-r)v, cg&-.-.) (sic) -1-4) rcoevex-cEpilove (sic) 6ei,,1

úrrep iuo5 Toti TcovicrcevToe; iv ce6Te7) 7c6voe; 1.xupieng, iv vuEi >eat iwipatç inteui.eoUvTo;
oit8evi. ixetv -rev& 11614tv"; vgl. Hurmuzaki, Documente, S. Le. Bei Camariano-Cioran,
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7 Die Grondung der Aullienlike Akariemia *von Bukareot :453

Die genannte Hermeneia ist init der psychagogisehen Hermeneia desselben
Textes voin März 1690 des cod. MET. llocv. Tácpou 322 nicht identiseh. Der
undatierte cod. Par. suppl. gr. 1348 ist fiir die Feststellung von Sebastos'
Ankunftszeit in Bukarest nicht von Bedeutung 28.

Während die erwähnten Zeugen kein sicheres Datum fiir Sebastos'
Abreise von Trapezunt nach Konstantinopel und fiir seine Ankunft in
Bukarest liefern, kann der terminus post quen, fiir die genannte Abreise
und Ankunft anhand des cod MzT. flv. Teccpou 299 genauer festgelegt
werden. Der genannte Kodex eine Kladde des Sebastos mit zahlreichen
Korrekturen und Randbemerkungen enthält Reden und theologische Werke
des Sebastos. 28 Bei einigen Reden hat ihr Verfasser und Schreiber, Sebas-
tos, den Ort und die Zeit des Vortragens der Reden. am Rande notiert :

Cod. Me T 111v. Tápou 299;
f. 53 :xupLccv.5 -r714 Tuptvir; r Tòv &rov yed,pyLov Tpcure[oi-AProç]

440/ ranoécrrx-m iy ELcr-rop.f.o.c. 71:DAM:I CCX7CIf p,e-cacygypctrcTat, ctx7:1' cpeup

[00fxPEou] xca Gc<x>itce, siq v8acpvoi5vTa. cpeup [ouccpíou] xf3' xoct,
sit; cci gc:JTE:Exac."

f. 56" :xuptccx-71 ópOo8c)F,Cocç etc, ayLov yp-v6pLov Tip) 11.7yrpd-

rroXLv xdaXia-ra el'isToixt4 noUt. xcci TOmpiaTcx-roc. ccvrV ;_tcicp---ícp

81. ig60-11 xtzi 0.4 ^.741v oczne' rat txxii' liar: [Lou] A'. vaxi. vi3v CEyLov
Tp-rmiptov axirce ttap-cLou xcci

f. 97: xupicxx?) 81 el4r3v7,:mvvrEctv GTE( Pacrti.o0v.za, xca ccrE0'
EÇ-L-dc ZEdi-ceLxcc. Y.ì. cQf. ' Ç Ttic cppciyxota xcci. oc(4e eIg 1-.6v ekrov Paco-RELov.

EVi).;d.ç TÓV ercyLov Ted)prov."

104: et; 'rip) 7ravccy((cLv) CYT. cppecyrxa, 1-17) Tr.aaapautoaTT) xupt.covn-
xxi. et; -ròv ye6pyLov e."

f. 128 : rip-tract, cc7.771', lavvouccpLou 4 eig T6V &-nov pczaaet.ov
y.upmx:1-1.t (30

Les Académies, S. 33 werden die vac' Subskriptionen ermischt und die Jahresangabe 1690
hinzugefiigt. So lautet dart die Subskription : Eúpi.ra8o/.) TiXoç wit
ript; -re xca 8Ó, 6.riç iklryt01 1.Liv 7cccpic ToT'i aorporrci.-cou -:c xca Ào-yt.o.raiTou xt,pCou
Ecriacyroi3, soi:i ix TpancZoilv7o..; xca 71.-6vou ElicrT.a8Iou Acipx:pou TOZ.) 'Icaavvivcov. 'Ev
M7rouxot)pccracp 11; WyrxpofAccyjx:, 1690".

28 Die f3ehauptung von A. Papadopulos-Kerameus bei Hurmuzaki, Documente, S. ce',
Nr. 4, da ß er einen Kodex mit einer Paraphrase des Sebastos zu 'Ar..6ppyrx X6-roç 7rcpì rip7c7p,
des Gregor N on Nazianz, im Jahn 1691 in Bukarest geschrieben, besaß, kann egen fehleniler
genauer Angaben tiber den genannten Kodex nicht geprOft 'aerden.

Der Text der Handschrift, cleren gr011ter Teil in Konstantinopel und en Trapezunt
geschrieben wurde, weist den unverwechselharen Duktus des Sebastos au'. An Ende des f.
186" ist die tNpische l'nterschrift von der Hand des Sebastos Norhanden : ii.cly.LaTog iv
cmco.)8aEot..; xca a6; 7LOTE xpliloracraq c xci ci)-.:0374 ct-,Tra Tpx7cgoiivTi.o.; 6 x,.q.m.-
v-i-p7N."

3° Alit 111. Georgios ist Nernmtlich die Kirehe des hl. Georgios der Pfarrei des hl. Georgios
Tsartakles und mit hl. Basileios die Kirche des hl. 13asileios cler gleichnamigen Pfarrei in Trapezunt
gemeint. Die Kirche des hl. Gregorios von Nyssa war die Karhcdrale von Trapezunt. Acc9vo-15;,
'EFAZiTscxce, BzaoóAtxa und Opecro.y.oc waren die Namen von vier Stadtvierteln. Zu To-
pographic und Kirchen von Trapezunt s. Chrysanthos von Trapezunt, 'II 'Exx).-exace
Tpxne2;o5v-co;, in : 'Apxclov 116vTou 4-5 (1933) passim, besonders S. 791-795, A. Bryer,
The littoral of the empire or Trebizonde in too fourteenth centui y Portolano maps, in : 'Apxclov
Th6vcou 24 (1961) 97-127, R. Janin, Les iglises el les monastéres des grands centres byzantins,
l'aris 197 S.251 297: IX. Trébizonde et sa Region und A. BryerD. Winfield, The by:antine
monuments and topography of the Pontos, Dumbarton Oaks Research Library and Collection,

ashing,ton, D.C. 1985.
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356 Charitonas Karanasios 10

Sebastos mull beim Vortragen der genannten Eeden, teilweise sei-
tens seiner Schiiler, in Trapezunt anwesend gewesen sein, da er seine
Beurteilung schriftlich äußert : ipk07) 7C)olpia-Tcc-ca eúa-zop.Ecit 7:03cr
oder Wail xet?atcr-t-ct acr7ol.tícx noXX7) xcti TCX1p6a-ra.T.a.". Das jiing,ste
Datum unter Sebastos' automphen Notizen ist das Jahr 1693 (f. 53:
Sonntag der Käsewoche und f. 56" : Sonntag der Orthodoxie). Aufgrund
dieser Notizen kann der terminus post quem fiir Sebastos'Abreise von Tra-
pezunt das Friihjahr 1693 nicht 1694 31 angenommen werden. Die
Zeit seiner Abreise kann aufgrund eines Briefes des Sebastos an Spando-
nes des cod. E(DEK (Syllogos) 10, f. 282r-v genauer festgelegt werden. Der
Brief mit Schreibdatum 18. April (p.ouvuxte6N.og 6y867) icrTa[Lkvou) ohne
Jahresangabe wurde vermutlich kurz vor Sebastos' Abreise von Tra-
pezunt geschrieben, da dieser dort seine Entschlossenheit ausdriickt, Tra-
pezunt zu verlassen : &tad liot iErijv rv ExcipLov SteEipxsakt TpE43ov
Corc' knto-ToXijg Taútlq rcapouatcs, Tcliv icpeTtliv ive-rpúcpm, &XX' I) Octg
int-r.pinet Xot7c-h [Lot yap ilsetvoSoç iXicp Ocoi3, -r6 8pt[Lú T.G55 )(EL-
IL(' voq Tip; OVAXTTLOY o avyxt.opET. ot7ropzEctv, 70+ [Lot i?vrctç cruvecpact Om).
T6v iv6v-ca Tpónov xctTec -1-cizoq arceepal. 6 Si I.Lot 7Z&VT.' ápLaT0q
bdtoyi[Lotq ti7r.epa7ro4oyet-ra) ;IOU 77Fcacv et; 6, 11 ay EN, -ret etxpt136.ig
into-TálLevoq, xccì 0.7.6 4,63V o-u20,-;]7r-t-opct -retiv 7rpctx-rIcov p.saí-rlç yap a) [L6vov
Oso5 ;tat avepeanwv COdta zed. oúpotvc7)v 6 netv-ra [Lot xúptoç OeoMpvros."
Begab sich Sebastos, wie vermutet, im Jahre 1693 nach Bukarest, ist dann
der genannte Brief im gleichen Jahr geschrieben worden, und der terininus
post quern fiir Sebastos' Abreise von Trapezunt der 18. April 1693. Einen
sicheren terminus ante quem fiir Sebastos' Ankunft in Bukarest stellt Se-
bastos' Brief vom 20. Januar 1695 von Bukarest aus an den Patriarehen
Kallinikos nach Konstantinopel. 32 Ein friiherer terminus ante que in Un-
nte der cod. 166 des Okumenischen Patriarchats von Konstantinopel
Theologische Schule von Chalki) sein, der den korydaleischen Physikkom-
mentar enthält. Bei dem genannten Kodex handelt sich um eine Kopie
von einem Kodex, der im August 1691 von Georgios Hypomenas in Buka-
rest geschrieben wurde. 33

Im cod. Mir. IIccv. Triyou 299 erscheint keine Notiz init der Jahresangabe 1694.

32 Am Ende des Briefes schrieb Sebastos :ortfe(1) Imv<criaptoy> x.7) 6 Boilaog 1.w
SotiXolv 9co7rpof3Àirrou JLiIV 7mvaryt6Tr,Tog xcla D.Xxl.a-r.og iv crffrouScdoi.; aefilmark rpcori-
'Co6vT.t.oç xvu.t.v1.rr,q. time, e38oa1ovog -rct6T-rx Stet Tòv 7.7aviu8cc(i.Lova. ix)aii.npóTaTov no-
XvreEccç nxveu8celp.ovx Stirc TÓV 77XVOLTL6TCCTOV p.,ccatX ouaccv nat.T.d.-:v"; vgl. cod. B cur,
gr. 1223, II. 110-112v ; den Brief edierte M. Gedeon in 'Ex.x),-/at.ccaT.Lxil 'Al-q0iLa, AA 35
(13. August 1911, Nr. 2) 254 f.

33 Siehe Cl. Tsourkas, Les débuts de l'enseignemenl philosophiegue el de la libre pens&
dans les Balkans. La vie el rceuvre de Théophile Corydalée (1570-1646), ( Institute for Balkan
Studies, 95), Thessaloniki 21967, S. 105 f. und Ann). 5; der Kodex soil folgende Subskription
enthalten : ,,TéAo rv 6x7c1) (Ducax7); 'Axpolcaccog pif3).Ecov, ix -:(7)1.0 TO13 l'copyfou
TpmniCouv7fou 705 TCp cluv-:CAccren 1-6v xcei.av ()eq.) xdtpi.c. 'Emir.) 1694 A6y-
056TOU 151, 81.1X6ou.ev zoa 0E676 Ostrx auvapact, a)68'. ETit, CoePpouaptou tuipcf..
'Ev Bouxoupcartcp." Bei Tsourkas, Les débuts, S. 174, Amu. 1 erscheint dieselbe Notiz veriin-
dert : Tao;Tc.7)v 6x-reo 1-'6; (1)uatxTr.; 'Axpookicag 13.(3),Ewv, ix -raj I'mpylou Tpcore-

0JV7(0'J Tc7) ovv-,-.0.cts-L--n '76).V XC).CJV OECT.) xcipt.c. 'EyFeccp.n ALiyolfxsToo 3--n,
8chnoi.L.tv xaì ccirri) Oefc,c cruvoipaeL 7c7.) a-A?4. iTeL, Clißpouctpfou Li' 43144- 'Ev
Bouxoupicrrty" Tsourkas, Les débuts S. 174 ilbersetzt die zAseite Notiz folgendermallen : La
lin des 8 Byres de la Physique ex libris de Georges de Trébizonde, Ilypoménas. Gronds re-
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Sebastos ist vermutlich 1693 nach dem 18. April von Trape-
zunt abgereist und null einem kurzen Aufenthalt in Konstantinopel
selben Jahr nach Bukarest weitergereist. Die Annahme dieses Datums (1693)
als Ankunftszeit des Sebastos in Bukarest zieht gleichzeitig die
Annahme folgender SchluBfolgerung mit sich : eine dritte Stufe der Philoso-
phieunterricht bestand in der fiirstlichen Akademie Bukarest mit Sicher-
heit seit der Ankunft des Sebastos Kyminetes in Bukarest wie vermu-
tet, zu Beginn des Sommers 1693. Es ist nicht auszuschlieBen, daB die
Schule bcreits vor diesem Datum mit zwei oder drei Stufen bestanden hat,
dafur fehlen jedoch jegliche Beweise ; der vermutlich aus Sebastos' Un-
terricht in Trapezunt stammende cod. MET. nay. Hotcpou 322 des Hypo-
menas gibt keinen Hinweis darauf. Aufgrund des Mangels an
Aiael v.ourcipta und Handsehriften mit philosophisehen Texten aus der Zeit
vor aem Sommer 1693 sowie an jeglichen Informationen iiber Lehrer der
Schule zu dieser Zeit 34 wird vermutet, daB mit dem Unterricht in der
fiirstlichen Akademie Bukarest im Sommer 1693 begonnen wurde. Trifft
diese Vermutung zu, muB dann der Fiirst Ioannes Konstantin Basarab
als der Griinder der Schule angesehen werden.

Sebastos unterrichtete in der Akademie bis zu seinem Tode (1702)
-fiber philosophische, philologische Bowie theologische Texte. Mit seinem
Werk und seiner Lehrtätigkeit trug er zur kulturellen Entwicklung in
Siidosteuropa und zur Vorbereitung der neugriechischen Aufklärung
des 18. Jahrhunderts bei.

merciements au Dieu donateur. Ecrit en 1691 aoet 5. J'ai fini ce livrc avec l'aide de Dieu
en 1699, le jour de 15 février, à Bucarest. Als Schreibdatum des Kodex des Ilypemenas
wird von Tsrurkas, Les débuts, S. 105 f., Anni. 5 der 15. August 1694, auf S. 174. Anm. 1 der 3.
August ohne Jahresangabe ,und auf. S. 174 (Cbersetzung der Notiz) der 5. August 1694
angegeben. Da mit dem Futurum 8Lidseop.Ev auf einen spiitcren Zeitpunkt hingew iesen wird,
lann derselbe Text nicht im Februar 1694 unterrichtet worden sein, wie bei Tsourkas, Les
débuts, S. 103 f., Anm. 5 behauptet wird, sondern nach dem August 1694.

34 Es gab keinen fiihigen Lehrer, der in der dritten Stufe hiitte unterricthen kiinnn ;
.Germanos I.okros starb im Jahre 1687, Karyophylles war bereits etwa 90 Jidire alt und Span-
clones unterrichtete in Konstantinopel.
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ECRITS ET PANÉGYRIQUES DEDIES À CONSTANTIN
BRANCOVAN, PRINCE REGNANT DE VALACHIE

MIHAIL CARATA5L'

La Bibliothèque de l'Académie roumaine conserve plusieurs manu-
scrits grecs concernant le volvode Constantin Brancovan.

Nous nous proposons de présenter quelques-uns de ces manuscrits
qui comprennent des écrits et des panégyriques lui étant dédiés, ainsi que
d'autres travaux rédigés selon ses suggéstions, tant pendant son règne
que dans la période qui précéda son intrônisation.

Comme il est généralement connu, Constantin Brancovan a été
l'un des plus illustres princes régnant de Valachie, grAce it une activité
politique et diplomatique d'une remarquable sagesse et, surtout à ses
efforts mis au service du développement de la culture et de l'art roumains.
De méme, n'oublions pas que pendant son règne de nombreux lettrés
et homraes de science ont déployé une riche activité culturelle dans une
époque où des lettrés de marque, tels Constantin Cantacuzène le stoluic,
Démètre Cantemir, Antim Ivireanu, Dosithée, Cnysante Notara, Jean
Conmène, Jean Avramios ainsi que d'autres lettrés roumains et étran-
gers, attirés A, la cour princière de Bucarest, désireux d'exprimer leur
admiration et reconnaissance envers leur protecteur et bienfaiteur, lui
dédient plusieurs écrits. Ainsi, Sévastos Kyménitès de Trébisonde, d'abord
professeur, puis directeur de l'Académie princière de Bucarest dédie au
oivode les suivants ouvrages :;E-; "Hp) CF6VTO[J.OV '1705 'Apcc-

-rwri)oug 7cepi. ácps-ccliv xoci. xcexLi3v cÇ ecrailv cppcktv, -nov/Os-tca v.iv 57.6
1.:EpacTotí Tpcensouv-.-fou -ro b' Kup..vírou, ciccptepw0a.ca. 81 0.g -rbv útIrriA6-
Tovrov el'icsf3sa-rwrov scat Oco86,cca-rov ccú0kv-,.-7)v xcd. ilystr.6vcc 7rIcnr; Wyypo-
fiXaxíag K4Lov KwvcrTcorrivov Mitccaocpecpca 13o61368ce v gTEL corri)pEw
1698. (traduction en grec vulgaire (démotique) du bref Traité d'Aristote
concernant les vertus et les vice,s, par Sévastos Kyménitès de Trébisonde et
dédié au trop pieux, renommé et brillant prince de toute la Ungrovalachie
Jean Constantin Branconvan Basarab voivode, en l'an 1698). Le texte
est conservé dans le manuscrit miscellanée 179 (f. 1-33), fin XVII;
374 fenilles, 26 x 16 cm ; relié en carton ; provenance : le Séminaire Cen-
tral. 2) Le na6me manuscrit (ff. 57-95") comprend quelques éloges pro-
none& à l'occasion des fetes et des événements irnportants : Ilpòç Tew
ycalv6-rccrov, út1)16..ra-rov, CxXcy.7cp6-ca.Tov xca Ococppoivro 4.6v coMv-rylv
vcd, acpy67.1v .7rá.crlg OúyypoPckxíag Kúpcov Kúpcov 'Icoecvylv ficovo-rocv-civov
Mr.occrapcif.v.77.cc BecPcIòcz 46-1,cr. clivre0.,rreg, 7:ape( ¶c5 ccpw're.Tou xoti Xor.-

1 Biirje Knös, L'histoire d la lillérature néo-grecque, U. sala, 1962, p. 459.

ttucks Sud-Est Emop., XX 1, 3-4, p. 359-3 3, Bucarest, 199
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o)Tec:ou cipía-rou sLaccaxIXou Kupíou KupCoy XsPousToii oti ix Tparce. orivroq, 4te-
po306,r:eq 8i ;Tap& oixekov 7Lvc7)v tice01-.iiiv. (A notre très noble, brillant
et par Dieu couronné prince et bienfaiteur de toute la Ungrovalachie,
Jean Constantin Basarab Voivode, des Eloges rédigés par le sage insti-
tuteur Kir Sévastos de Trébisonde et prononcés par quelques-uns de ses
éléves 2).
3) Les écrits parénétiques ont connu une large diffusion aux cours prin-
cières des Principautés Roumaines, étant diffusés et utilisés surtout dans
l'éducation des fils princiers et pour la délectation des intellectuels et
de tous ceux qui étaient épris de la lecture et des sages enseignements
tirés des livres. Ainsi, le méme Sévastos Kyménités traduit et dédie au
prince deux écrits de ce genre, notamment : To &t Icyíotc, 7cccrpóq 4111(7)v

Oso9OvixTou, clpxLiTcLax67.ou BouXyccpíccg 7T:CCEaSEoc ßact.XLxil Tcpòq rlopcpupo-
yivv1Tov K(2)VGTCEVT-CVOV, l/StoicppacreacctLV ac; 7Vppecav, 67cò ZEPCCUTO
Tpcc74ouv-ctou To-ti Kupplyrou, etcpLepcoOsZacc ai cEt; -r6 eúcißka-xcTov,
ivaoU-roc7ov ixXocturp6Tcc7ov xcci 0E6CrE7TTOV 11[1(7)V ccHiNerriv xca Ilyep.6voL neca*
Oirrypopcataq, Kúpcov, KtípLov, Icao'cvv-rp Komicr-mv.avov Mrcao-ccpcipara BoErióvax
Tòv Ilpayxovov. (a celui parmi les saints, A. notre père Théophylacte, arche-
véque de la Bulgarie, des Enseigments impériaux dédiés au prince Constan-
tin, traduits en gee vulgaire par Sévastos Kyménités de Trébisonde et dédi-
és au pieux, trop renommé et brillant maitre et prince de toute la Ungrrovala-
chie, le prince Constantin Voivode Brancovan). Le texte est conservé dans
le manustrit 557 (ff. 281-375), fin du xvir siécle ; 376 p. 21 x 17 cm
provenant du Musée des Antiquités, après avoir appartenu au Collège
de St. Saya. Les pages 281-298 conservent la dédicace au Voivode et
la Préface du livre dans laquelle Sévastos Kyménitès remercie d'abord
le prince pour son appui au développement de l'enseignement et de la
culture et donne ensuite quelques explications concernant le texte et les
b uts vis.és. Le manuscrit comprend aussi un Eloge (p. 157-194) intitulé :
'Eyxeuptov eiç r ixXccv.7rp61.-ol-cov, Oiócreirscv 4w.(.7)v ctúlhvTly
xca +,yel./.6voc TCdCale; OúyypofiXaxEceg Kúptov Kúpcov lotivvy Ko)vc-micavov
Alna.accpcipca BoiP6vaa. (Panégyrique dédié au trés pieux, trés brillant
et par Dieu bien aimé maitre et prince de toute la Ungrovalachie, Jean
Constantin Basarab voivode) 3.
b) Le deuxième écrit parénétique dédié au prince comprend les Chapi-
tres parénétiques du moine Agapet, auxquels s'ajoutent les commentaires
de Sévastos Kyménitès. Le texte est inclu dans le manuscrit 577, fin
du XVIIe siècle, 170 p. 20 x 15 cm., provenant du Musée des Antiquités,
après avoir appartenu au Collège de St. Saya. Les pages 5-14 compren-
nent la dédicace au prince ; les pp. 15-18 une préfake du mérne auteur,
et les pp. 19-24 une autre préface signée par Barbu, fils de Radu Izvo-
ranu, grand stolnic, rédaction grecque datée le 20 octobre 7221 (1712) par
Grigorie BArbierul, Pacheteur du livre 4. Dans la préface adressée au
prince, Sévastos Kyménitès mentionne, parmi d'autres faits, celui d'avoir
traduit et dédié au voivode ces Chapitres parénétiques qui sont encore
plus oprécieux que l'argent et les pienes précieuses, car, grace a

2 Constantin Litzica, Calcdogul manuscriptelor grccefii, Bucurc5ti, 1909, vol. I, p. 313-315.
3 lbidem, p. 483-484.
4 Ibidem, p. 117.
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eux. les souverains apprennent comment conduire les destins de leurs
paYs, selon ces préceptes ». Avant de conclure il conseille les princes de
lire et re-lire ces parénèses et de gouverner selon leurs enseignements.
L'eauvre parénétique d'Agapet a connu une large diffusion a l'Occident
et dans le Sud-Est européen où elle fut traduite en latin, français,rouinain,
slavon et néogrec 5.

Chrysanthe Notara, le futur patriarche de Jérusalem, l'un des
plus instruits prélats de Porthodoxie ayant visité plusieurs fois les Pays
Roumains, où il déploya une riche activité ecelésiastique, culturelle et
nième politique, personnalité de grand préstige, érudit prélat, est sou-
vent consulté sur des thèmes dogmatiques, de science et de culture, dans
des questions ayant trait tsi l'organisation des académies princières et de
leurs bibliothèques et à l'acquisition des livres, lui mème étant connu
comme un bibliophile de marque 6. Constantin Brancovan lui commande
la traduction de Pouvrage : -Xpucecveou 17.p.scr u-ripou xcer. dcpxy.ccvapiTou
-coi5 &ooAxoi v lepoacatíficov ecytoy:citou rcx-rpt.ocpxtxo5 Op6vou Itepi
CepopLap.oi), XCre OCY.T1C GV TOL ycalvorecroui xcci, Oeocepeo-rócrou colOb.r:ou

yeti,6voq 7co'Larig OúyyofDocxf.ag KupLou KupLou Icoávvou Komstav-Avou Bacroc-
pcißct Ilpayx4Ivou ßozPo6v8a, (Par Chrysante Notara, le presbytérien et
l'archimandrite de la Sainte Chaise apostolique et patriarchale de Jéru-
salem, ces écrits sur les malédictions, rédigés à la demande du serein et
dévot maitre de toute la Ungrovalachie, le prince régnant Jean Constantin
Basarab Brancovan Voivode). Texte inclu dans le manuscrit miscellanée
n° 17, fin du XVIP siècle. 452 feuilles, 24 x 17 cm. (ff. 28-53) reliure
en cuir ; il provient de la Faculte de Théologie 7 .

Un autre lettré, Jean Avramios, prédicateur A, la cour princière, tra-
duit sur l'ordre du prince, de l'italien en grec, un recueil de maximes
philosophiques, publiés à Eirctoviste en 1713 8. Le manuscrit raiscellanée
n° 212, première moitié du ¡Ville siècle, 161 ff. ; 30 x 20 cm. ; reliure
en cuir, provenant du Séminaire Central, conserve deux panégyriques
redigés par cet prédicateur érudit, notamment : "ErEpog X6yog eig
aW-rotov nc'cOog ToZ) Kupiou '11croZi Xptato5 'Iodevvou is pgcog 'Aßpa-
p.f.ou,(Slez.-14 Tij ccú0ev-nxt éxxXlsíte iveincov dietp.v-hcmou ceLeiv-rou
Kupiou KovaTcorrEvou Basampeepot BoEpk. (autre panégyrique du prêtre
Jean Avramios prononcé à l'église princière devant le renommé prince
Constantin Brancovan voNode à l'occasion des passions de Jesus Christ
Toric(úToi5 Lepoxti¡puscoç X6yoç 7:ocv-guecxóc; eig ".-oy p.eyccv lepecpro NLzeactov,
kOziç 7Capouci.« TO13 TE liocxccpco)'retrou 7caTpuipxou lepocroXút.to)v Kuptou
Xoucrávflou xoci. útkXol:citou I]sirEp.elvot; Kcova-mv-r.i.vou. Bcco-actpcipa. ßoe[363x.
(autre panégyrique du mème prédicateur dédié au grand hiérarque Nico-
las, prononce en la présence de Sa Sainteté le patriarche de Jérusalem
Kir Chrysanthe, et de l'illustre prince Constantin Basarab voivode).
Ces deux panégyriques sont inclus aux pp. 114-120, respectivement

Ariadna Catnariano-Cioran, Les Académies princitres de Bucarest et de Jassy el leurs
prof sseurs, Thessaloniki, 1974, p. 164.

Mihail Caratasu, Quelques Wires inédites du patriarche Chrysanthe de Jérusalem aires-
sees a la tr Compagnie grecque de Sibiu. in: IIpactm.v.ct 60.cevci5; ItnicapEou flaorcovvr¡cutxxiint
1.1Tro..)36v, Mena. 1981-1982, p. 273-291.

7 Constantin Litzica, op. cit., p. 185.
8 Bibliojrafia veche Ronitlnesed, Nal. I, p. 489-491.

8 C. 1056
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129-133 du manuscrit susmentionné 9. Le médecin-philosophe Jean Com-
nène, futur métropolite de Dristra, que nous retrouvons à la cour prin-
cière entre 1699-1702, fut l'un des plus instruits grecs de l'orthodoxie
de l'Orient de la fin du XVIIe début du XVIII e siècles. 11 est connu
pour sa riche activité culturelle et scientifique déployée dans les Prin-
cipautés Roumaines. L'ceuvre capitale, qui est aussi la plus connue,
intitulée Proschinitarul de la Sf. Munte, fut imprimée par Antim Ivi-
reanul en 1701, à Snagov 1°. En 1697 Jean Comnène réunit un recueil de
maximes 11 qu'il dédie au volvode, sous le titre : 'Er.X6rov cknocpeeria-cto
xcc ywop..63v xcel úrcoOlx.c7)v Poccraecov cr-rpornlyeLv, paoa6cpcov -re xcei.

'r6po3v ficpcepcoOiv T4) eúcreßea-rciTcp 64)1XoT.6.-ry zat yctXrivo.r.dc-tv calEgvT71 xccl
4Ne[1.6vt, rccial; OúyyporDaxEctç, KupEcp Kuptcp 'Icoávvn Kwvcr-rav-rEvcp Boca-
crapotPcc 13oefl6vacc, &cep auxcp6pwv flt.f1Xfwv `EXXlvtxíLv cruveXgwro
iccrpot; iXixtaTog 'Iwavvn; Kolponv64, 8taTplilicav Bouxoupecrrty (recueil
d'apophtègmes, maximes et conseils de conduite écrits par certains
souverains et dédié au très pieux et glorieux prince et maitre de
toute la Ungrovalachie, le prince régnant Constantin Brancovan, textes
excerptés de différents livres grees par le plus humble des méde,cins, Jean
(Jomnène, qui se trouve à Bucarest). Le recueil est inclu dans les manu-
scrits grecs n" 1044 et 1421 qui firent l'objet de notre article publié en
1987 12.

ltientionnons encore deux écrits historiques, traduits en grec, a la
suggéstion de Constantin Brancovan, qui a manifesté toujours un bat&
rêt spécial pour les écrits historiques, visant d'y puiser des sources narra-
tives concernant les Pays Roumains.

Le moine lettré Jérémie Cacavélas, professeur de Dimitrie Cantemir 13
traduit en grec l'ouvrage historique : Eibrn; laTopoch -rob' 7coXip.ou
gxcy.txv of, Totipxot 67roxecrw el; ..ró xeccrrpov 1-4).; Btivvaq, -rò XerSizevov 111
Te xacì víxv, )(al T4JV Tporcip 67r0i3 iXecpccoi &ITC, -rò xptaTtAVLXÒV al-pri-
Teup.oc -rò 1683. (Informations historiques concernant la guerre menée
contre les Turcs aux murs de Vienne, nommée Beci, d'où l'on voit
comment ils furent repoussés par les armées chrétienne,s et comment
celles-ci furent victorieuses en 1683). II s'agit d'une traduction en gree
"vulgaire d'après l'écrit en langue italienne. Raggualio historic° della guerra
Ira le armi oesarae e otomane dal principio della ribellione degl'ungari
fin-o l'anno corrode 1683, Venezia 1683. Le texte g,rec est conservé dams
le manuscrit miscellanée 1531 (ff. 3-57). C'est une copie tardive d'après
un manuscrit du Metoch de Constantinople 14.

En 1687, Jérémie Cacavélas traduit du latin, toujours A. la sugges-
tion de Constantin Brancovan, à l'époque grand logothète, l'ouv-rage
torique de Platina : De vita el moribus summorum ponlificum historia
(Histoire de Papes). Le texte est inclu dans le manuscrit 313, comprenant

Constantin Litzica, op. cit., p. 344.
" Bibliografia veche 1?orndneascd, vol. I, p. 422-423.
22 Constantin Erbiceanu, Cronicarii greci, Bucuresti, 1888, p. 111.
12 Mihail Caratasu, Un recucil d'apophiegmes grecques dédié d Constantin Brilncobveanu

voivode de Valachie. in : Revue des Etudes Sud-Est Européennes, tom. XXV-1987, no 2, p. 173,
Ariadna Camariano-Cioran, Jérémie Cacavélas el aes relations avec les Principautés

Roumaines, in : Revuue des Etudes Sud-Est Européennes, III, 1965, n°8 1-2, p. 169-170.
19 Mihail Caratasu, Catalog& manuscriselor grecesti, vol III (mss.).
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344 feuilles 21 x 16 cm., reliure en carton ; il provient du Séminaire cen-
tral15. La feuille 340 porte la suivante note du copiste, que nous repro-
duisons en traduction : cette histoire de Platina fut réalisée sur l'orclre
de l'illustre et réputé dignitaire et grand logothète de la Ungrovalachie,
Constantin Brancovan, par le très instruit Kir Jérémie CacaVélas, lequel,
pieux et honnètement l'a traduite en grec vulgaire, en 1687, décembre
19. Lecteurs, rappelez-vous celui qui l'a copiée, Mihail Macris de Ianina.

Notre brève exposé nous permet de conclure que pendant son règne,
et mème avant, Constantin Brancovan fut un des promoteurs du mou-
vement culturel dans les Principautés Roumaines ; par les écrits dédiés
au souverain, les lettrés de la cour princière ont constamment manifesté
leur reconnaisance pour l'appui accordé par le prince au développement
de la culture et de l'art, pour la générosité de leur illustre protecteur dont
le règne fut considéré par Nicolae Iorga «une monarchie culturelle » 16

Rappelons encore, que nos recherches nous amènent a réfléchir
au fait que la majorité de ces écrits n'ont jamais été imprimés et que
la possibilité de leur publication reste une question ouverte.

15 Constantin Litzica, op. cit., pag. 3.
15 N. lorga, Istoria RomAnilor, vol. VI, 1938, p. 398-459.
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LES PAYS ROUMAINS VUS PAR LE PHANARIOTE

CORNEL JA PAPA CO STEA-DA N IELOPOLU

Une certaine connotation péjorative de la notion de phanariote
et de phanariotisine coinme clans le eas du byzantinisme ou de l'Orien-
talisme, déjà évoqués par notre collègue, Alexandru Dutu i nous oblige

quelques précisions. Sinon, comment avoir confiance dans le témOi-
gnage d'un Phanariote. Ne doit-on pas s'attendre à une image déformée,
a un témoin hostile?

11 est décevant d'assister, de nos jours, à une pareille recrudes-
cence des anciennes raneunes, qui en franchissant mème les portes
du Parlement, ou en s'étalant sur les pages des journaux recommen-
cent a accréditer une image totalernent déformée, caricaturale presque,
du phanariotisme chez les Roumains. C'est probablement au réveil d'une
vie politique longuement étouffée en Roumanie, que nous devons eette
vulgarisation pénible d'une notion étroitement née à notre civilisation.

En essayant done d'apporter quelques précibions, nous ne pou-
vons pas éviter l'expression de (réhabilitation des Phanariotes », qui
tenait tenement à eceur au grand historien IN icolas Iorga 2. Elle ne peut
être évitée, ear, depuis que cette réhabilitation a été inaugurée par Iorga,
en 1898 et jusqu'A nos jours, nous voyons persister mèrne chez des
historiens ce préjugé de totale hostilité envers les Phanariotes, qu'on
ne saurait dissocier, évidemment, du r6le néfaste qu'ils ont joué dans
l'exploitation ottomane des Principautés. Leurs adversaires manquent
d'objectivité et ne veulent pas admettre que le phénomène est plus com-
plexe qu'il ne le semble à première vue. 11 correspond, en somme, à toute
une évolution matérielle et spirituelle des Roumains et des Grecs, qui fut
celle de l'époque phanariote. Peut-on comparer les phanariotes de la
première moitié du XVIIIe siècle à eeux de la fin du siècle et du début
du. XIX' ? Comment ignorer l'essor économique et les progrès d'une classe
de citadins en train de devenir bourgeois au tournant de ces 816-
cles Comment nier que, sur le plan des idées, les Principautés roumaines
connaissent les Lumières occidentales A. la même époque et, souvent,
par l'intermédiaire des Grecs qui y vivaient I Comment méconnaltre
aussi les progrès de la conscience nationale, les solidarités politiques
nouvelles de ces hommes nouveaux et le rille décisif des intellectuels
roumains et grecs pour la libération des peuples balkaniques. Nous ne ces-
sons de trou-ver, dans nos recherche% des preuves inéfutable,s d'une coexis-
tence des phénomènes nouveaux, imposés par les réalités sociales et par

I Ce texte a forme Pobjet d'une communication au Collogue roumain-hollandais de Buca,
rest (1-3 oct. 1992), aunt precede par la coinmunication d'Alexandru Dutu : Byzantinism-
Orientalism and other Commonplaces, à laquel)e nous faisons allusion.

2 N. lorga, Cultura romtind sub Fanarioti, Bucarest, 1898.

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 365-370, Bucarest, 1993
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les progrès des idées, avee l'inertie d'un système politique spoliateur et
sujet aux abus de toute sorte.

Il est pourtant diffieile de convainere ceux qui restent prisonniers
de leurs préjugés.

Un sujet comme celui qui forme l'objet de notre communication
semble précisément étre destiné à cette réhabilitation des Phanariotes,
en marquant une nette évolution des mentalités. En effet, nous verrons
que l'image des Pays Roumains, telle qu'elle nous est restituée par les
plus brillants représentants des érudits greet; qui y vivaient, est en méme
temps un reflet de ces nouvelles réalités. Nous sentirons à quel point
ces réalités ont commence à faire bouger une société roumaine et grec-
que en sorame sud-e,st européenne apparemment figée dans son
obédience envers la Porte ottomane, la Patriarehie de Constantinople et
le Phanar. Ces érudits sont, en général, des professeurs des Académies
Princière,s de Bucarest et de Iassy écoles dont le haut niveau a été
reconnu, entre autres, par Alexandre EIelladius. L'exemple le plus sail-
lant, pour notre enquéte, est celui de Moesiodax, et, plus tard, de Néophy-
te Doukas. Ils sont aussi des secrétaires princiers, doublés de diplomates

connue Panaiotis Codricas ou des elercs érudits, tels Daniel Philip-
pides et Grégoire Constandas. La personnalité de Démètre Catargi, le
remarquable représentant de l'Aufkliirung greeque, est celle d'un impor-
tant dignitaire de la Cour, d'un juriste et d'un inagistrat, mais surtout
d'un penseur lucide et cultivé à l'européenne. Il y en a qui sont historiens
par vocation, comme Dionysios Photinos ou l'échanson George Saul.
Si le premier nous a laissé l'Ilistoire de l'arcionne Thwie, le second, ainsi
qu'en témoigne Catargi a écrit une Ilistoire des Roumains qui s'est
perdue. Enfin, il y a les anonymes, ceux qui ont légué, de brèves synthè-
ses manuscrites de notre histoire, plutôt des extraits de nos chroniques.
Si nous ne mettons pas au compte les premiers chroniqueurs grecs (Ami-
ras, Chiparissa, Depasta), c'est que nous considérons leurs textes trop influ-
encés par leurs options politiques, trop asservis aux intéréts des princes
régnants, pour vraiment exprimer des idées personnelles.

Nous nous arrétons seulement à ceux dont les pensées sont, pour
la plupart, influencées par les Lumières. Ils représentent donc un nou-
veau courant d'idées, sont des admirateurs de Montesquieu, de Rousseau,
de Voltaire et de Beccaria, qu'ils traduisent en grec, comme aussi de
Molière et de Goldoni, qu'ils imitent aussi, après les avoir traduits, dans
leurs propres pièces satiriques.

C'est done dans les écrits de Moesiodax, Catargi, Philippidès, Codri-
cas, Dapontès, Dionysios Photinos, l'échanson George Saul, que nous cher-
cherons l'image de la Roumanie 11 s'agit d'essais philosophiques (Catargi),
de vers (César Dapontès), d'Ephémérides (Codricas), d'histoires et de
géographies (Photinos, Philippidès, Constandas) et môme d'écrits polémi-
ques, comme celui que Saul dirige contre Jean-Louis Carra, le secrétaire
winder français, qui avait dénigré les Roumains dans un livre. Nous
tacherons d'en détacher leur conception en matière d'histoire roumaine
(territoire, culture, langue, administration, richesses naturelles). Si leurs
témoignages dénotent une meilleure connaissance et plus d'objectivité
que d'autres textes, das A, des occidentaux de passage, c'est que Ces éru-
dits grecs avaient passé une grande partie de leur vie en Valachie et en
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Moldavie. Ils avaient également vécu les années d'exil, après 1821, en
Tramsylvanie, ou les compagnies greeques de Sibiu et de Brasov leur
offraient tant un appui materiel que d'indeniables affinités spirituelles.

Commençons, sans vraiment tenir compte d'un ordre chronolo-
gigue par Daniel Philippides celui qui, en écrivant son Histoire

restée ina,chevée et sa Geographic de la Roumanie, emploie, pour
la première fois, le nom de notre pays, it une date où l'on parlait soit
des trois provinces (Valachie, Moldavie, Transylvanie), soit comme
chez Dionysios Photinos, de l'o ancienne Dacie ». Mettle si le terme de
« Roumanie * avait déjà, été utilise par Martin Felmer (comme l'a cons-
taté Adolf Armbruster), meme si Vasile Arvinte a démontré, il y a quel-
guess années 3, que Philippidès l'employait par extension, en le dérivant
du nom de « roumouni » (les Roumains), tel que le prononçait les Grecs.
L'apport de Philippidès reste important. « J'ai nomme ce pays Roumanie

dit Philippidès en le caractérisant A, partir de son element dominant,
pour l'ancienneté et le nombre des Roumains, en rejetant tout autre
110Ill comme étant artificiel et impropre, subjectif et imaginaire et cause
de confusion en histoire et en géographie » (C. Erbiceanu) 4.

Rappelons que l'ouvrage de Martin Feltner avait eu une circula-
tion restreinte et n'a été publie qu'en 1867. Quant aux arguments de
Vasile Arvinte, ils ne nous empéchent pas de considérer la « Roumanie »
de Philippidès une contribution essentielle pour l'apparition d.'une pre-
mière image unifiée de notre pays .Ses propre,s témoignages, dans sa corres-
pondance ave,c le géographe Barbié du Bocage, indiquent d'ailleurs
gull s'agissait o d'une conviction profonde, d'une adtniration tame pour
l'identité du pays qui l'avait accueilli et dont l'histoire si tourmentée
avait empéche l'union des Principautés ». « Ami, écrit-il h Barbié du
Bocage en 1804 sais-tu ce qui m'arrive quelques fois ? On a ici
différentes geographies françaises ; on y cherche la Moldavie, la Valachie
et les autres pays voisins ; on en y trouve la description toute A, fait
differente, pour ne pas dire autre chose... » Barbié, qui partage son
intéret pour les Roumains, lui répond, consolateur : o Lorsque je serai un
peu plus libre, j'espère fair* un ouvrage sur toutes les provinces de l'Em-
pire ottoman, et la Moldavie et la Va1achie y tiendront une place distin-
guée ». En ce qui concerne la Transylvanie, Philippides se montre un
vif défenseur de la population roumaine de cette province, en se révol-
tant contre ces homraes, « d'ailleurs respectables par leur culture, qui
se font l'écho de ces racontars et méprisent les Roumains autochtones,
habitants du pays et de beaucoup plus norubreux que toutes les ethnies
étrangères, peuple implante par le grand Trajan... ». 11 s'indigne memo
contre le géographe Btisching malgré son estime pour son savoir et ses
&tits pour avoir affirm; que les Roumains de Transylvanie y &talent
des étrangers. D'un autre historien, qui pretend que les Saxons sont
en Transylvanie vingt fois plus nombreux que tous les autres habitants,

3 Vasile Arvinte, Le nom ethnique el la création du nom de l'Etat national Romdnia, Wes%
roum. d'hist. s, 3, 1977. p. 439-54; idem, Dimitrie Daniel Philippide et la dénomination Roma-
nia, Revue des etudes sud-est européennes lo, 16, 2, 1978, p. 355-9; Adolf Armbruster, Sinn
und Bedeutung des Begriffs a Romania in rumdnischen Mittelaller, s Daco-romania, Jahrbuch
fdr dstliche Latinitlit *, 1, 1973, p. 124-31.

' C. Erbiceanu, Fragmente pentru Istoria Nationald, 'Rev. teologicis, IV, no 10, 1886,
p. 76-78.
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il se demande, révolté : « Est-il digne, celui-là, d'être considéré un histo-
rien, quand il ne connait même pas l'Alphabet de l'histoire » 5

Chez Philippidès, comme chez Photinos, ou George Saul, la lecture
des chroniqueurs roumains est évidente. Ceux-ci avaient forge, au XVIII e
siècle, les principales coordonnées de notre histoire, en formulant les
thèses fondamentales de la latinité, de l'unité et de la continuité du peu-
ple roumain, sur le territoire qui lui a toujours appartenu. Ces érudits
grecs ont également connu l'ceuvre des historiens roumains de l'Ecole
transylvane (*coala ArdeleanA), important courant idéologique et cul-
turel de la fin du XVIIIe siècle. Done, en plus d'une cormaissance directe
des réalités roumaines, qui en font des témoins oculaires ces &milts
ont assimile toute une conception historique des Roumains. D'ailleurs,
le simple fait que Dionysios Photinos a eu en vue, lui aussi, tout le terri-
toire de la Roumanie en décrivant l'histoire de l'ancienne Dacie6
est significatif pour l'image de notre pays à une date où seul Philippidès
l'appelait la « Roumanie D.

L'unite de la langue roumaine fait, elle aussi, l'admiration de De-
mètre Catargi. En la comparant à la diglossie des Grecs, qui n'a jamais
cevé d'être un obstacle, les Roumains dit-il qu'ils soient boyards,
marchands ou paysans, qu'ils habitent la Valachie, la Moldavie ou la
Transylvanie, s'entendent entre eux sans peine, alors que les Grecs se
heurtent sans cesse à la diversité de letu.s dialectes. Catargi ne cesse aussi
de penser, dans ses Essais sur l'enseignement des Academies Princières
de Bucarest et de Iassy, en même temps, aux enfants grecs et roumains.
II se montre soucieux du statut d'un jeune valaque, qui « doit apprendre

écrire et a parler le roumain cultivé et aussi apprendre dans sa langue,
en general, notre enseignement et l'histoire ecclésiastique, l'histoire des
Roumains et l'histoire universelle, de même que la géographie et l'his-
toire naturelle, la coutume, le droit, quelques sciences et aussi écrire
et converser sur les affaires politiques, dans la langue parlée et dans la
langue cultivée ». Il est evident que la carrière roumaine de l'érudit grec
lui cr.& des responsabilités envers sa seconde partie :«Pour former de sem-
blables citoyens de la Valachie, il nous faut d'abord reformer l'école
et procurer les livres dont nous avons besoin ). Parmi les matières néce,s-
saires à l'étude, Catargi declare: «la grammaire roumaine et grecque,
séparément, mais aussi ensemble ; qu'on explique une langue par l'autre
(le grec par le roumain et vice versa). Les matières seront enseignées
en grec et en roumain propose Catargi ou au moins qu'on l'envi-
sage pour l'avenir 7. C'était done une tentative de mettre fin au monopole
de la langue grecque dans les hautes écoles, les Academies de Bucarest
et de Iassy, tentative qui trahit une evolution évidente, de la mentalité

5 Dan'il Phiiippides, Barbié du Bocage, Anthimos Gazis, AX)4Loypcapi.cc, Ath6nes,
1966 (6dition Aikaterini Koumarianou).

6 Son Histoire de la Dacie dépasse le dilettantisme des écrits ec F6poque, en ccnstituant
une Writable source pour l'histoire des Rouniains et une contribution scientifiquc. Al. Elian,
l'Introduction du volume Izooarele Istorici Romdniei, II, Scriitoz ii bizantini (bontes Historiae
Daco-Romanae, II. Scriplores bizantini ), publi6 par Alexandru Elian et Nicolac-Serban Tanaso-
ca, Bucarest, 1975. V. aussi notre article Intellectuels grecs dans la oie politigue et culturelle des
Principautés Roumaines (1774-1830), NeoHellenika s, Austin., Texas, IV, 1981, p. 131-140.

C. Papacostea-Danielopolu, op. cit., p. 139-140.
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du phanariote, représentant de la Porte ottomane, à Pintellectuel moder-
ne » qui voit se développer la conscience nationale dans les Balkans.

Mais les érudits phanariotes sont aussi très sensibles au prestige des
Cours princières roumaines, prestige qui leur rappelle, sans doute, quelque
chose de ce que fut la- grandeur de Byzance, son respect pour les hiérar-
chies, pour le ceremonial, pour le faste. suffit de voir, dit Moesiodax,
ou d'entendre la grandeur des Cours Princières de la Dade et de la Mol-
davie et la precision de l'administration, oi sont employes les illustres
courtisans des brillantes Principautés » 8

La polémique de G. Saul avec Jean-Louis Carra est l'une des pre-
mières confrontations entre un représentant de la culture roumaine et
un occidental, « qui se pretend le juge de cette culture » et, en tout cas,
c'est le premier livre écrit et imprime en franpis, par un Roumain »,
en 1779, c'est-h-dire un demi-siècle avant que les publications de ce genre
fassent leur apparition. Al. Ciortinescu, qui a consacre une etude à cette
polémique, remarque Pacharnement de Saul dans le reproche qu'il lui fait
de ne rien savoir sur l'histoire des Roumains, ni sur les réalités contem-
poraines de ce peuple 9. C'est ce qui nous explique le projet de Saul d'écrire
une Ilistoire des Roumains, projet qui s'est realise en 1768, mais qui,
resté à Pétat de manuscrit, semble être définitivement perdu.

Les richesses naturelles des Principautés font Padmiration de Cesar
Dapontès, qui emit à un boyard roumain une lettre enthousiaste sur la
Valachie, Bucarest et Tirgoviste. Une image paradisiaque de ce joyau
de l'Europe » qu'est la Valachie, mérite d'être reproduites « Tes vignes
sont partout s'adresse-t-il à la Valachie tes abeilles aussi, les bteufs
sont tout aussi nombreux que les feuilles des arbres, les moutons sont
conune les étoiles et le sable. Manquerais-tu, par hasard, de rossignols,
n'y-a-t-il pas d'hirondelles, les eigognes n'arrivent-elles pas ? Et n'as-tu
pas de pigeons par milliers, ou des cailles et des tourterelles ? Des cerfs,
tant que tu en veux, des chevraux, tant que cela te plait, des 'aping
et des chiens en abondance et des ours parmi les plus grands ? » D'ailleurs,
en achevant, Dapontès declare: Seul le paradis est meilleur que la Vala-
chie et la Dacie ! » Quant 1 la capitale, Bucarest, Pécrivain grec n'a que
des superlatifs # Le brillant Bucarest, Bucarest en or, le doux Bucarest »,
car, ajoute-t-il # ses relations culturelles s'étendent jusqu'au loin, en
Serbie, en Italie, en .Allernagne, jusqu'à Jerusalem et à la Montagne
Sainte » ".

Mais gardons notre objectivité et arrêtons-nous également aux
textes critiques, satiriques et tout specialement à celui d'un phanariote
qui n'est pas en extase devant les beauties de la Roumanie, étant tout
au contraire, préoccupé à denoncer les tares du système de gouverne-
ment. C'est d'Alexandre Calfoglou qu'il s'agit, le haut dignitaire phanario-
te des Principautés, fils d'un haut fonctionnaire également, et protégé
par deux princes phanariotes : Nicolas Mavrogheni et Alexandre Moruzi.
Caracterisé par l'histoire littéraire comme « le plus renomme de tous les
poètes du Phanar », Calfoeslou donne libre cours à son esprit critique

I. Moesiodax, cpaocropix,. I, Venise, 1761, p. XVI.
9 Al. Cioralnescu, Le serdar Ghcorghe Saul et sa polimigue avec J.-L. Carrel (1779) (Socie-

tas Academica Dacoromana), .Acta historica *, Munich, 1966, p. 35-71.
ms. gr. 233. Publié par C. Erbiceanu dans Bis. ort. rom. e, XVIII, p. 855.
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dans Bes Vera moraux. Sous la forme classique de conseils à son neveu,
Calfoglou brosse un tableau des plus décourageants de la société roumano-
phanariote de l'époque. A l'exception du prince Moruzi, loue sans
reserves, l'image de la société est totalement negative : L'injustice des
préfets, les abus des dignitaires, les folles dépenses des jeune,s boyards, le
luxe déme,sure, la corruption du elergé et toutes les formes de Parrivis-
me. Malgré le ton vehement et la critique implacable du texte, nous ne
pouvons pas nous empécher de voir qu'il nous dévoile aussi des aspects
positifs. C'est le propre des emits satiriques, issus d'un moment de dépit,
d'une désillusion ou d'un sentiment de rancceur, de trahir, en gamine,
une admiration déçue.

Pour conclure sur ce tour d'horizon, je dirais que l'image de la Rou-
manie chez les phanariotes, à la fin du XVIII e siècle et au début du XIX e,
nous rend, en mettle temps, l'image du phanariote, tel qu'il est devenu
au bout d'une evolution idéologique qui est eelle du développement de
la conbcience nationale. Il e,st vrai qu'il s'a,git des intellectuels de l'époque
et que, malheureusement, ce ne sont pas les intellectuels qui donnent
le ton. Mais nous sommes obliges de re,connaitre contre les dénigratems
en bloc des phanariotes que « le phanariotisme » n'est pas toujours
synonyme de vénalité, d'abus et de perfidie, comme Paffirmait récemment,
un illustre discours electoral. Parini les Grecs que le regime phanariote
a attires en Roumanie, ceux qui se sont désolidarisés de la domination
ottomane et qui ont partagé les aspirations des Roumains pour Pautonomie
et la liberté, étaient des personnalités de marque.
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Textes et interprétations

EIN UNEDIERTES GEDICHT ANLÄBLICH DES TODES
KAISER MICHAELS IX

DIETHER RODERICII REINSCII
(Bcchum)

Das im folgenden publizierte Gedicht ist ein Fund im Codex 620 der
Biblioteka Jagiellonska in Krakau, der vor 25 jahren schon einmal von
Paul Canart gemacht worden ist. Dieser wollte ihn, wie er einige Jahre
danach schriebi, auch einmal publizieren, doch auf Nachfrage hat er es mir
liberlassen, den kleinen Text etwas aufzubereiten und hier vorzulegen.

Codex 620 der Biblioteka Jagiellonska ist ein Manuskript von 59 Folien,
laut Katalog2 des 15., in Wirklichkeit aber des 14. Jahrhunderts ; es enthält
Maximos Planudes' griechische rbersetzung von Boethius, De consolatione
yltilosophiaes und, vom gleichen Vbersetzer, die trbertragung der sogenan-
nten Dist Om Catonis 4 samt Scholien ; danach folgen auf dem letzten Blatt
zwölf Epigramme aus den Büchern sieben, neun, vierzehn und sechzehn der
Anthologia Graeca, die sich alle auf Homer beziehen, 5 sowie, laut Katalog,
ein aus 70 Zeilen bestehendes Gedicht", von welchem die ersten sechs
Verse ebendort mitgeteilt werden. In Wirklichkeit/handelt es sich, wie wir
gleich schen werden, um zwei Gedichtteile IRA 52 respektive 34, also insge-
samt 86 politischen Versen.

Auf den ersten und zweiten Blick ist klar, dal3 der Codex 620, um den
es hier geht, nicht aus dem 15. Jahrhundert stammen kann. Der Kopist hat
orientalisches Papier benutzt (diet ypischen Dreierbiindel der Pontuseaux

1 P. C,anart, Notes sur quelques manuscrits grecs des bibliothèques de Pologne, :

Scrta Turpiiana, Urbana et alibi 1974, 547-563, dort 559.
2 E. Gollob, Verzeichnis der griechischen Handschriften in Osterreich auszerhalb Wiens,

in : Kaiser!. Akad. Wiss. Wien, phil.hist. K1., Sitz.Ber. 146, Wien 1903, 21-22.
3 Filr die BoethiusObersetzung ist unser Ms. in der von Pertusi gegebenen Liste tinter

die Mss. des 14. Jahrhunderts hinaufzuracken : A. Pertusi, La fortuna di Boezio a I3isanzio,
in : Annuairc de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves 11 (1951) [Melanges

Grégoirej :)01-322, dort 308 (Nr. 24).
4 Ftir die Disticha Catonis ist unser Ms. den anderen sieben von Ilona Opelt genannten

Mss., die noch aus dent 14. Jahrhundert stammen, hinzuzufilgen : I. Opelt, Massimo Planude
traduttore dei cosidetti illisticha Catoniss, in : Orpheus n.s. 9 (lt.'.18) 282-292, dort 287 mit
Amu. 18.

5 einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Epigramme (Abweichungen vom
Text der Ausgabe Beckbys werden in Klammern angegeben): Anth. Gr. 16, 297; 16,304
<peoveivj Onvei:v) 9,24 (Autorangabe Leonidas von l'arentj awrosci-rpou atacovtou) 7,3 (Lepj
lepecv); 7,7 (8ç om. Autorangabe oiccirrob") 16,298; 16,302 (v.6)04 om.); 16,300 (Zusatzan-
gabe eig cix6vcc óttilpou) 9,448 (Zusatzangabc ipc:Irrystg 6pou ei.g liat.64); 14,65; 14.147
(ìcraccvj Eacev Zusatzangabe 8p.v)pov (sic) ilat68(.4 &purr:pawn 7r6nov r8 tiv iXXI)vcav rai,Goq
star& TSN spa-% iorpissocrev) 9,455 (kycáv] &led)I Zusatzangabe rL av eIrcot cin-6XXcov
4.4ou).

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 371-380, Bucarest, 1993
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weisen es aus), was bei griechischen Manuskripten des 15. Jahrhunderts
äuBerst sellen vorkommt ; die Verwendung von Bombyzin fiir griechische
Manuskripte des 15. Jahrhunderts ist mir in nennenswertem Umfanz, nur
aus dem Skriptorium des Eroberersultans Mehmed aus Konstantfuopel
bekannt. Zu diesem Befund fiigt sich die Schrift, die ebenfalls nicht ins 15.
Jahrhundert gehört: eine typische Gelehrtenschrift der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts, vergleichbar dem Schrifttyp, nicht dem individuellen Duk-
tus, des N ikephors Gregoras 6, also nicht archaisierend und auch nicht dem
sog. Metochites-Stil nahestehend. 7

Das Gedicht auf f. 59", vom selben Kopisten geschrieben wie der
ge Coclex, weist, keinen Titel und keine Verfasser-Angabe auf. In V. 4 wird
klar, dal3 es an einen Kaiser anläBlich seines Todes gerichtet ist (vtiv 8'irct

OaviTcp aou PwAccícav ca-toxpd:Top), in V. 5, dal3 dieser Kaiser Angehti-
rige der Famillien Aamat; Lind Kopor.,64 zu seinen Vorfahren zählt und
in der Porphyra geboren ist (Souxonopcpuporiciavve8 1.).6-yac Kotor)vco'ca-q, bes-
tatigt in V. 28 durch -an) xoplvoSoux6pXacTov), in V. 17 und V. 36 erfahren
wir, dal3 er auch den Namen "AneXoq fiihrt (V. 17 ocirrcicyce chrysX6vop.c,
V. 36 Tóv [Ilya)" clyyadivulLov). Das Reich hat mit diesem Kaiser vor allem
einen tiichtigen Soldaten verloren (V. 16 cpptx-ril papfidtpot,g anal, V. 29
-RA+ CasTilpoc Ti)v ievc1v) ; die Versblöcke 33-42 und 43-52 Bind ganz
iiberwiezend dem Preis seiner kriegerischen Tiichtigkeit gewidmet, indem
der Dicliter sag-,t, was dieser Kaiser alles nicht mehr tun kann : Seine Hand
faBt nicht mehr Lanze und Schwert (V. 38), seine Pferde stehen an den Krip-
pen und warten vergeblich darauf dal3 ihr Reiter sie besteigt( V. 39-41),
um die Formationen der Perser (a/so der Tiirken) und der Katalanen ins
Wanken zu bringen (V. 42 TO5 crupOtovelv Tetypsoc-ra IlepaiLv v.cci Kas-e-
Xdcv6w). An Tiirken und Katalanen -wendet sich der Dichter in V. 43-52:
Ihr groBer Gegner im Kampf ist tot. Hier wird auch der Kriegsschauplatz
genannt, den er mitBlut getränkt fiat, nämlich Thrakien (V. 50 : xccì niaccv
yijv Tip" Op4xtzip )su0p6puvroso 7CocilcroK). Damit ist hinreichend klar, daB
es sich bei dem im Gedicht in den beiden ersten Versblticken apostro-
phierten Kaiser um Michael IX. bandelt, geboren am 17. April 12789, 1281
noch vom GroBvater Michael VIII, zum Mitkaiser proklamiert, als solcher
von seinem Vater Andronikos II. gekrönt am 21. Mai 1294 " und gestor-
ben in Thessalonike am 12. Oktober 1320 im Alter von 42 Jahren 11.

Schriftproben bei I. SeWenko, Some Autographs of Niccphorus Gregoras, in : Sbor
nik radova vizantoloshkog Instituta 8 (1964) 1= Mélanges G. Ostrogorsky, II] 435-450, dort
Fig. 1-8 .1. Sevéenko, Études sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore Chown-
nos, Bruxelles 1962, Pl. VVI.

7 Auf dem letzten Verso hat eine spiitere Hand in Kreta im ausgehenden 14. Jahrhun-
dert eine Kleinchronik hinzugeftigt, väl. BZ***

Gollob (vgl. oben Anm. 2) trennt falsch zu SouxonopcpuporiXcicryn TE ; die Bildung
mit dem Bestandteil perca-,:v.; ware ein nomen agens, das hier nicht in Frage kommt,
da im gegebenen Zusammenhang als Bedeutung nur SproI3" sinnvoll ist. Auch wäre eine
Ankniipfung mit der koordinierenden Konjunktion -ce in dieser 'Weise stilistich nicht

; zum Asynaeton in der Apostrophe vgl V. 16-17.
9 Zu seincm Geburisdatum vgl. A. Failler, Sur un passage mutilé de la Chronique brive

de 1352, in : IIEB 46 (1938) 61-65.
10 Vgl. P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, 2. Teil (CFHB X11/2), Wien

1977, 213-214.
11 Vgl. loannes Kantakuzenos I 14,1-4 Bonn. ; R.-J. Loenertz, La chronique brave

de 1352, in : OCP 29 (1963) 331-356, dort 349; P. Schreiner (wie Anm. 10), 227.
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Der zweite Zeil unseres Gedichtes, der oben auf f. 58" beginnt (die vorge-
sehene rote Initiale am Anfang von V. 53 ist nicht ausgeführt worden),
bildet einen durchgehenden Block von 34 Versen. A-uch hier ist ein Kaiser
apostrophiert (V. 57 xcd. al!) 0eZe PccacXe5, carrecv4, c6covcipxo:), aber ein
lebender. Dieser Kaiser, so das Gedicht, verffigt fiber starke und tapfere
junge Krieger-Um-en (V. 60-61 : gxstç 8i) arAttvoug a0eva.pok xa.E ToÀ6-
pmpoxxpaí.oug/iaTI.X(30)146vcc cp6pov-cccç tuczocípacq xcd. 8LaT4Loug). Aus ihre anony-
men Schar hebt der Dichter einen hervor (V. 62 : Tòv yepolvúticoç cpkpovTtxrv
cv :.Leyó:),1v xVilaL9). Der junge tapfere Krieger trdgt also denselben
Namen -wie der angesprochene noch lebende Kaiser, und der Dichter
nennt ihn dariiberhinaus in V. 65 170:ITTC4tOLOV und mx-.-p6t.tocc,v. Gemeint
ist offensichtlich Andronikos HL beim Tode seines Vater (Michaels IX.)
23 oder 21 Jahre alt , der seinem Vater und seinern im Gedicht
angesprochenen gleichnamigen Gravater Andronikos II. gleiche. Dieser,
Andronikos II., solle seine Trauer beenden (V. 70: oúxóïjv ecycia-a, PocaLXe5,
C%.yeg Tok Op-hvoug xcd.petv) und die jungen Krieger gegen die Feinde aus-
senden, damit deren Frohlocken (se. iiber den Tod Michaels IX.) wieder
in Niedergeschlagenheit verwandelt und das Territorium des Reiches erwei-
tert werde (V. 81-82 : tvcc xci?p.ac .761, ix0p6v p.erocaTpaccpyl Tr* Xúrrriv/
xcel Tee 130.)p-ati(ÙV iiptce rcpòç 1,..7pcog ixTavOc7)a02). Der tote Michael IX. aber
soll der Panagia und Gott anbefohlen sein.

< 'Ent.Tciptot. aTExot. elg 1:6V O&WiLTOV TO5 3occt.X664 ME.xccliX >

1,:x670q iyÉVETO 8codóv 7,:pòç -,Telaccv wrictv neekccL
Cup'gy..T1 Wpccq, tLixpE4 cog ivvácTlg,
gTe aT(xu)piji npoa-ipmTo 0(e6)g 7cci.srmv xTfaTlg.
v-6v 8' T(.7? OccvciTo,) aou, Pcou.ccitov auToxpecTop,
8ouzo7coppupo3AaaTTFE [kkyac Kot.olvtec8-11,
ax6T(4 zat-76axe zaXercòv Tc6XEN Tip/ May P61.1.70,

voúaccv Xa.Ta x6ap.1-cov xputsc7) T.s. ;cal pApycipoLg,
67Tecpucpov zpoxema.-Tr.),ov po86xpouv Tpucpspelpouv,

aTEXPOU6CCV 61T.1.-p ceLyeq To6 Ti.yxv7o4
10 zoct iyove 1.1.eXti-astp.og r.peop xpucocp6poç

%Oa, X0C17/(776V.I3 GUVEX(.74 TaúTng aucTuxíav
vat acix:.:,.uat. TÒ -,Tp6aornov cizaToczccuaTcoe,- ?soúEr..

HpcoT6Toxoc v AryuitToq i0Avlcre ti.sylXoy.;
ßpoTEP) Ch:TaivTo)v zoci wripc7)v gxaLaTov zaTdc y6vog,

15 npi9 c'rozeiXONITO TcpoaTecZet. TG1=3azarc6Tou-
C'epTL rs, 0 ficcat?.s7.5, ypty.-.7i1 PapPlpotz a7cal,
otúT6tva. iltyy,-..)Avu[J.F., 0-nu-re aTeplp6ps,
OplveT. r.oci IrEvOzi rceiaat `13641.cdcov 7r6Mq
edç aTzplOsiace 8uavXecTic,- ci Tòv air* 8.sar.6T-tiv,
voci 7LEGOLG GUVOLOPOECONITML 1Tpóc Tip) veyta-rip 7.0m
i,Xo9upv.ok 7TCGoúp.svcct.X, TO.).ouacm. Tac x6p.ag

1Tp6amrcx T; vu xaToiaTtxTcc 7,:or.o50-cct..

" Als Form bemerkensAert statt des fibhchen ixTqcpia-ca ohne
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70 oúxo5v avcirpra, t.ÂVi, pÇ Toúç Opipouq xaLpEtv
EL yap Papò xai xa),E7r6v xal ncivastvov -r6 netOog,
etAA' oi5v incipeg Tag ìyOpo ok 13pupyrtag axvoug,
rva auvOX&croxrt airrok TaT4 p.,6Xat4 Tijç tiocxccipatç
xal xaTaf3dtgitocrtv ctú-ri73v 'rag atptaat r6 S6pu

,-,r xrci. Totg xualv i?Apta Scliatv airriLlv -rat; aripxag
xal SOpUXTIITOLK gO)Crt TOk ToÚT(1)10 TarlaTáp7ac4
xv-rat yap xetpa; &yO& 7tcp. rcoAill.wv gpya
xoti. Tgaht gÀXELV Ta; veUpar; 11.¡XpL ßeXESv yÀucpíctv,
xal Sow.) BoXtx6crxtov x.la ay ro 5 xpaSaívetv

80 iv ap..cpcyripat4 Si xepai capetv,
rvet T6 riplia -rc7.)v ixOpi;iv 1.te-raarpacpil Trpòç Xúr. 7I)v

>Cal Ta 'PO41.CEWV ópta rzpk p..7ptoq ix.ravecicrt.
T6v a7CEXO6VTOEU 0E6q Etç p.axacpiccv V74Etv,
sit; &XI:7(4 0E0F1JTEUToV, 04 T6 Tpl.)01q xcoptov

85 iv ToET.g esxsivcaq T(.1v ixXEx.:17.)v X011, WaVTO3V TetSV aytO)v
TaZGCL 7TpECTPECatq Tit); ctirre,v clan6poK xulacia/s.+

1-3 Ex6ro; xtta.r1; : Matth. 27, 45-46 (cf. Marc. 15, 33-31 ; Luc. 231
44) Cacò UgItT7] 6') pa; crx6Toq 4-r6veTo Zia nicety Tilv il'64 6Spat; ivcirr)
13 1511por.6-roxotSzankou : cf. Ex. 11,5; 12, 12; 12, 29 I 23-25 "Ecrry);
Secr7cerrou : cf. los. 10,12-13 al-117.03 6 ijXtoG xa-ri l'aPacl)v xat aa-Irrrj
xcc-ra cpcipayyrtAAdv. )(Ca gaT7] 6 9.LO; XOCi 0-005vn iv crTecast, Zcaç 4111,6VOCTO
6 0E6g TOk 40p064 aúzülv I 51 xuat xapIcraç : cf. Horn., Tl. 1,4 5 ccú.roúq

iX6ptat xLvEaat otcuvotaLr natal. I 53 Atío f3C57:6T.7¡; : Luc. 22, 38
x6pte,oó laXI:CIpOLL (ISE .363. 6 Si EITCEV aúTo4- ápxer: I 75 Tag CrapY_Mq :
cf. Hom., II. 1,4-51 80 iv atpEtv Hom., 11. 7,238-239 oTS' hdSE,Wc,
°TS' aptaT.Epa vcrat pWv

tit. exempli gratia supplevi 110 xpvcrocpdpoç in marg. : Xeuxocp6po; in lineal
23 gcmyrx rXat s.l. fal-1; r6 npiä-rov in linea I 25 Etxovreg s.l. : úrrelmov
in linea 126 cr-cil.re s.l. crrijet in linea 1 OpnvEZTE Bd. cáNpou in linea 1 27
511.1v 6.407.ov : crou in linea 30 1 vicpw in marg. : crx6TEL in linea I
36 ^:6v 8.1. : xoti in linea 40 ároa-raToriv-rEç in marg. : papuOuttousPrzç in linea I
46 xal 8.1. : 6 in lineal 50 ante y y del. Tip 1 62 pipow:ct in marg. : gX0VT0t
in linea

Unser Gedicht ist von jemandem verfaßt worden, der seine Sprache
behen.scht, auch die etwas gew&hltere poetische Diktion. Er benutzt Wörter
homerisc.hen Dichtungen wie xpox67rE7cÀo4 (V.8), Otvriga (V.29) pouÀvp6poç
(V. 65), typische Bildungen der byzantinischen Dichtersprache, die zuerst
bei Konstantinos Manasses belegt sind, wie ToXivripoxecpatoq (V. 60), XCETOC-
x6crp.1To4 (V. 7) und Xuepócpop-m; V. 50), und er präigt wohl auch eigene
Adjektive dieser Art ; so findet sich fiir die in unserem Gredicht verwendeten
Zusarnmensetzungen SouxonopyupoPciavarroç (V. 5), xollsrrIvoSovx6paa-roq
(V. 28) und ITCL7ETC611.0t0; (V. 65) kein Beleg in den Lexika. Natiirlich steht
unser .Autor in der Tradition der Kaiserpanegyrik im allgemeinen und der
aT Lxot fLOWpaLXOL im besonderen. Man kann fiir einzelne Wendungen und
Motive unschwer bei Prodromos, bei Philes und anderen die entsprechenden

5 Ein undiertes Gediebt 375
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376 Diether Roderic,' Reinsch

ParaHelen aufzeigen, z. B. das Motiv der trauernden Pferde (V. 39-42),
das iiber Prodronios 13 auf das sprechende RoB des Achielleus MI 19. Buch
der Ilias 14 zuriickverweist. Der Versbau ist eini,vandfrei, die Orthographie
untadelig ; unser Autor war ein Gelehrter. Er zitiert mehrfach aus der Ilias,
aber das formale Rrickgrat seines Gedichtes sind vier Perikopen aus der
Bibel, je zwei aus dem Allen und zwei aus dem Neuen Testament. Mit ihnen
leitet er die Blöcke 1-3 und 6 seines Gedichtes ein, Block 4 beginnt mit
einer formalen Variante dieses Verfahrens, das im Kern in der Anwendung
des rhetorischen7Mpiht.-r41., das jaursprtinglich der Gerichtsrede entstammt,
auf die ÉTCLeleLg.GC, besteht. Es ist ein Stilmittel und zugleich eine her-
meneutische Hilfe, die besonders von den Epigrammdichtern entwickelt
und gepflegt worden ist, die wir aber auch in anderen Gattungen dort
antreffen, wo Pointen als incep(30ch herausgearbeitet werden. Unser Diehter
stellt jeweils das biblische Geschehen in drei, in Block 6 in vier Versen vor
und setzt dann die Gegenwart dazu in Parallele Ira vi5v 8'6 (V. 4), apv.. a6
(V. 16), zat vi.1v8e (V. 26), Y.Cd. cò86 (V. 37) ; in der Variante bei Block vier
entspricht dem das asp' CO?. in V. 35.Dies ist das Baugesetz, das aber nicht
schematisch angewandt ist (ebensowenig wie die Regelung des Verszeilen-
umfangs d.er einzelnen Blöcke), so daB ein Spannungsbogen erzielt wird,
der frir niitigen Ausgleich zweischen Regel und Variation sorgt.

Unser Dichter hat an seinem Produkt offenbar gefeilt: Die hier als Grund-
text abgedruckte Textform enthält als Bestandteile des Textes eine Reihe
von Varianten, die im Codex am Rand oder iiber der zéile eingetragen
sind, und zwar von einer anderen Hand. Es handelt Bich jedoch nicht um
Glossen oder Korrekturen eines Abschreibers oder eines Lesers, die dessen
eigenern Ingenium hätten entspringen können, sondern um Varianten,
ja Verbesserungen, die der Autor offenbar in einer anderen Version dieses
Gedichtes vorgenommen hätte. Zum Beweis geniigt ein kurzer Blick auf
die Verse 23-27, wo sich alle Priidikate ini zunächst geschriebenen Haupt-
text auf -7¡Xtoq allein beziehen und daher ini Singular gehalten sind. Die
Inter\ entionshand hat daraus (verbunden mit tieferen Eingriften, die metri
causa zwingeud erforderlich wurden) jeweils den besseren und sogar eigentlich
gebotenen Plural gemacht. Mit diesen Varianten steht wohl aueh der Satz
in Beziehung, den die Interventionshand unter das Ende unseres Gedichtes
gesetzt hat : ,.Die (hier) ausgefiihrte Notiz Darstellung hat er an anderer
Stelle besser als hier verfaBt" (Tò eip-0.6vov 67.6p.vvia daXxxoi:k x?:t7.-a6sitoç
&auveypcitPccro nap' oi5 ae).

Sehen wir uns nun den Inhalt und den Gegenstand des Hypomnema
et-was näher an. rber Michael IX1, seine Auffassungen, eventuelle Pläne und
Abqchten, sind -wir nicht allzu gut informiert, kein Wunder, hat er doch
Menials allein regiert. Immerhin geben ihm die erzählenden Quellen doch
einigen Raum, besonders Pachymeres, aber auch Gregoras, ein weinig aueh
noeh Kantakuzenos, und auf katalanischer Seite Ramon Muntaner. Anlii-
f3lich seiner Krtinung 1294 haben ivir den groBen ),(Syoc; pac tXt-46: des
Maximos Planudes, den Westerink nach einer unVollständigen und jung-en
Handschrift vorn Ende des 16. Jahrhunderts ediert hat 15 und der ide. ntisch

13 'Mend. Prodr., Ged. 45, 204-214 II6randner; Ng1 auch Cied. 2,30.
Hom., 11. 19,404-417.

15 L. G. Westerink, Le hasilikos de Niaxime Planude, in : Bs1 27 (1966) 98-103 ;28(1967)
54-67; 29 (1963) 34-50.
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ist mit der anonym in einer MaiLinder FIandschrift noch aus dem Ende des
13. Jahrhunderts iiberlieferten Rede, iiber welche Paolo Lamma, 10 Jahre
vor Westerinks Edition gehandelt hatte. 16 AnhiBlich seines Todes haben
wir zwei Prosa-Monodien, die eine von Staphidakes, noch in Thessalonike
g,ehalten (ediert von Anna, Me,schini 17), die andere von Theodoros Hyrta-
kenos (ediert Boissonade 18), sowie ein langes Hexameter-Gedicht von Theo-
doros Metochites (unediert, aber von Guilland ausfiihrlich resiimiert 19);
schlialich haben wir zwei griiBere Gedichte von Manuel Philes und mti-
glicherweise auch noch weitere, die aber unspezifisch sind und vom Inhalt
her keine genaue Zuordnung 2,n heinen bestimmten Basileus erlauben.

Im wesentlichen auf diese Quellen gestiitzt, hat die moderne Forschung
ein in den Grundziigen iibereinstimmendes, aber in einem nicht ganz
unvrichtigen Punkt nicht einheitliches Bild Michaels gezeichnet. Einig ist
man Bich darin und alle erzählenden Quellen sagen das auch expressis
verbis daB Michael IX. ein persönlich tapferer und tiichtiger Soldat
-war. In der verlorenen Schlacht bei Apros im Juli 1305 gegen die Katala-

erwies er rò TT); oyçairroG etiyeviç xcci dev8peT.ov, wie sich Pachy-
meres ausdriickt 21, indem er oixeicp adni.vrc kämpfte und Verwundungen
tlavontrug, die er längere Zeit in Didymoteichos pflegen muBte. Seit
seinem 22. Lebensjahr lebte Michael beständig unter Soldaten, doch war
seine Gesundheit offenbar nicht die beste. Wir erfahren von schweren Krank-
heiten, fiir weiche die Quellen psychosomatische TJrsachen vermuten.22
Michael war ein ritterlicher Krieger, offenbar Soldat mit ganzem Herzen,
bereit, sein Leben zu riskieren, aber auch bedeutende materielle Opfer, u.a.
auch die Mitgift seiner Frau Rita-Maria, fiir die Ausriistung von Soldaten
zu bringen. 23

War er jedoch auch ein fähiger General mit einem schliissigen Kon-
zept fiir den Kampf gegen Tiirken, Bulgaren und Katalanen Far die Inter-
pretation unseres Gedichtes ist dieser Punkt von Bedeutung, wie wir gleich
sehen werden. Ein General mit besonderer Fortune war Michael nicht : Der
kleinasiatische Feldzug von 1302 scheiterte ; Versuche, nach Ermordung
Roger de Flors in Adrianopel die Katalanen aus Gallipoli zu vertreiben,
haben keinen Erfolg ; bei Apros wird das byzantinische Aufgebot vernich-
tend geschlagen ; gegen die Tiirken erleidet Michael 1311 in Thrakien eine

16 P. Lamma, Un discorso inedito per rineoronazione di Michele IX Paleologo, in : Aevum
29 (1955) 49-69.

17 Anna Meschini, La monodia di Stafidakis (1:niversitit di Padova. Istituto di studi
.biza.ntini e neogreci. Quaderni 8), l'adova 1974.

16 J. Fr. Boissonade, Anecdota Graeca, I, Paris 1829, 254-268.
13 R. Guilland, Les Poésies inédites de Theodore Métochite, in : Byzantion 3 (1926),

265 302, dort 283 286.
" I 415-419 (Nr. CC.XIV) Miller und 11 118 127 (Nr. LXI) Miller.
21 II 549,5-6 Bonn.

Nach dem verunglltekten Feldzug in Kleinasien 1302, der an der ziigerlichen I laltung
der Offiziere Michaels seheitert, und der Flucht aus Magnesia ilber Pergamon nach Kyzikos
'land Pegat erkrankt Michael schwer ; nach den Worten des Pachymeres (II 391,6-7 Bonn.) X;n7-i
xed &Owl* cruaxs004 8tee c.vrickvvx v6crcp nzportrrret papeLcf. Auch seine letzte, tbdliche
Krankheit fiihren sowohl Gregoras (I 286 Bonn.) als auch Kantakuzenos (I 11 Bonn.)
ganz .oder teilweise auf die seelische Ersehiltterung zuriick, welche die Nachrichten
vom Tode seiner Tochter Arma und vor allem aber von der Errnordung seines Solutes Manuel
bet ihm hervorriefen.

Vgl. Pachymeres II 446,13 447,4 Bonn.
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grol3e Nied.erlage, die es Andronikos geraten erseheinen lälk, Philes Palaiolo-
gos mit dem dortigen Kommando zu betrauen. 24 An Positiva stehen dem
lediglich Etegentiber eine erfolgreiche Kampagne gegen die Bulgaren 1304 28
und die Selbstverteidigung der thrakischen Städte, die teilveeise von
Michaels Offizieren unterstützt und orounisiert wird. 28. So urteilt denn
auch etwa Guilland 27 folgendermaßen : 3fichel IX fut dotty lain, un
géneral habile . . . Michel IX ftlt trè8 raretnent un capitai ne heureux.

Demgegentiber hat Angeliki Laiou 28 iiberzetwend herausgearbeitet,
da13 man sehr wohl von einer politiseh-militärisehen Gesamtvorstellung
Michaels sprechen kann, die aufgrund äußerer Gegenbenheiten zwar /Licht
zu einem wirklichen Erfolg fiihrte, aber iminerhin die Verteidigung der
Städte Thrakiens nicht unwesentlich beeinflul3t hat und in sielt eine
durchaus erwägenswerte Variante byzantiniseher Politik darstellte,

Anders als sein Vater Andronikos II., (Ter auf Diplomatic und bezahl-
te Sòldner setzte, habe Michael auf die Mobilisierung der einheimischen
Bevölkerung gedrängt und damit and' teilwi se Erfolg gehabt. Die Land-
bevölkerung der Hirten und Bauern und auch die Leute in den Städten
waren bereit, sich gegen die Katalanen, zu wehren, vielleicht nieht aus einem
Protonationalismus" heraus 29, sondern aufgrund eines tTherlebenspatrio-
tismus. Anders als in Kleinasien, wo die Tfirken allmä,hlich die wirkliche
Herrschaft fiber das Land tibernahmen, galt es gegen die Katalanent einzig
und allein, sieh selbst vor Tod und Sklaverei soveie Ernte unit Habe vor der
Pliinderung zu bewahren. Michael IX. setzte aut eigene, byzantinische
militärische Gewalt, nicht auf westliche Verbiindete, und er teilte die Gettih-
le von Abneigung, ja HaI3, die seine Soldaten gegeniiber den Katalanen
hegten.

Das bedeutet jedoch nicht auch einen persönalichen Konflikt zwischen
Andronikos II. und seinein Sohn 30, vielmehr ergänzen sich die beiden Kon-

zepte'
die sieh im Ziel einig sind : der Erhaltung eines byzantinischen Rebt-

Reiches. Auch sonst gibt es in den Quellen keinen Anhaltspunkt ffir einen
Dauerkontlikt zwischen Andronikos II. und Michael, wie ihn Ursula Vik-
toria Bosch 31 angenommen hat. Sie beha,uptet, Andronikos babe seinen
Enkel, wohl utn ein Gegengewicht zu 8eittent Sohn. _Michael IX. Zit haben,
_Wit/miser erwii hit, sie schreibt von Spannungen zwischen A nd ronikos II. ti tad
_Michael IX, . . ., die schon auf die Zeit der kleinasiatischen Reldzitge Micha-
el. IX. (1302) zuriickgehen und ihren Illipepunkt wohl in der Ernennung
Roger de Flora vim Kaiser haben diirften. Sie behaupten weiter, Michael
werde in der Folgezeit bewitsst von der Hauptstadt ferugehalten, um ja nicht
'nit deren politischen Zirkeln gegen seinen Vater zu konspirieren. Das alles
findet in den Quellen keine Stiitze, und clahe dart man auch keineswegs
annehmen, die Trailer Andronikos II. fiber den Tod seines Sohnes in

Vgl. Gregoras I 264 Bonn.
13 N gl Pachymeres II 447,9 14 Bonn.
" Vgl. oben Anm. 19.
28 Angeliki E. Laiou, Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of Andronieus

II 1282 1328, Cambridge (Mass.) 1972, insbesondere dort S. 158 170. Die folgenden Aus-
fiihrungen sttitzen sich weitgehend au/ I.aious Analyse.

" Laiou 167: Their courage can only be explained in terms of a protonationalism".
3° Zu Becht hervorgehoben von Laiou (wie oben Anm. 28), 160.
31 Kaiser Andronikos III Palaiologos. Versuch einer Darstellung der byzantinischen

Geschichte in den Jahren 1321-1341, Amsterdam 1965, besonders S.9.
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unserem Gedieht oder in den Monodien des Hyrtakenos32 und des Sta-
phida.kes 33 sei nur rhetorisehe Phantasie und entspreehe nieht der Wirk-
lichkeit. Audi Kantakuzenos berichtet von der tiefen Trau(sr des alten
Ka.isers xp6vov tav TLVOC auzvòv iniverprzy ini TC9 r3ccfraet xal nceLat
oO T&p atxPaS gqgxucrev ot6T05 xapatmq ro 5 Y-005 Trmtak TzXsuT11.34
Verfiihrt (lurch die Spekulationen von 13osch,maellen Fatouros / Iiiriseher
in ibrer kommentierten tbersetzung des Kantakuzenos daraus das genaue
Gegenteil, nitmlich : Er trauerte eine Weile um den Sohn, den Mitkaiser,
duch beriihrte der Tod des guten Sohnes die Ttefen seines Herzens nicht. 35
Weder die militarischen Plitne und Vorschlitge Michaels noult sein man-
gelnder Erfolg haben in irgendwie naehweisbarer Weise zu einer solehen.
Entfremdung zw:sehen. Vater mad. Sohn geliihrt.

Michaels Konzeption der Landesverteidigung ist nicht erst von ihm
selbst formuliert worden, er fand sie bereits fertig vor imf3c(0.0.1.xòq
den Maximos Planudes anliallich der Krtinung des Seclizehnjithri-
gen verfaßt u.nd vorgetragen hatte. 36 Planudes entwirft bis in Einzelheiten
das Programin einer aggTessiven Politik, die sich auf die eigenen Resourcen
des Landes, sowohl an Menschen als midi an materiellen Mittelmi, stiitzt. Er
ist damit, wenn auch nieht der Erfinder, so doch das Spraarohr einer
Variante und Ergiinzung zur Politik Andronikos II., und unser Gedieht,
(las ini Kreise der Schiller des Planudes entstanden ist, weist dieselbe Ten-
denz auf. Es preist nicht alle infiglichen Herrschertugenden an Michael IX.,
wie es etwa Manuel Phils tut 37, sondern konzentriert sich allein auf die
Coaps...ta, es thematisiert zwar den Seinnerz des Vaters Andronikos,
fordert ihn aber gleich danath auf, den Threnos zu beenden und (lie jungen
Krieger aus dem eigenen Lager gegen die Feinde auszusenden. Das Gedieht
ist einerseits ein iTc(7..eap(oc, andererseits aber auch so etwas wie (lie
Artikulation eines politisehen Vermitchtnisses des Verstorbenen, geriehtet
an seinen Vater.

Wir wilBten natiirlieh gem, wer der Autor unseres Gedichtes, ist, das
sicher umnittelbar melt dem Tode :Michaels entstanden ist und vor dent
endgfiltigen Zerwiírfnis zwischen den beiden Andronikoi. Manuel Philes, an
den zu denken skill zuniiehst anbietet, seheidet wolh aus ; seine Gediehte

22 I3o1ssonacle (v. ie oben Anm. 18), 259 : 8i... rrsvOsI z&xpa xaìrpoxist 8axpuez
yvocpspec xerahrcpci 7.1.; -,cptv7) us)AvuSpog.

28 Meschini (wie oben Anni. 17), 16,26 17,19. Staphidakes schildert von Thessalonike
aus, wit! die Kunde vom rod Michaels in die lIatiptstacit und an die Ohren Andronikos II.
gelangen wird.

34 Kanlaktizenos I 11 Bonn. llichlig erkhirt on Jacobus Pon tanus in den Noten zu
seiner lateinischen Obersetzung (Ingolstacit 1603), wieder abgedruckt in PG 153; vgl. dort
Sp. 62, nota 32 : Verba sunt tlyssis in Hecuba Euripidis. Autumat enim, Itecubac beneficium
sibi manere alta mente repast= ... Id est, in pectus cius quam altissime deseendit. Dolor
ille de filii charissimi obitu cor ejus balm= penctravit. Germanice, Es isl Om lief zu Herzen
gegazigen. Aut,iticpcc-n.xdrrspov, Das grasse Lcid hat don gulen Allen sein Herz, seine Seele durch-
drungen".

35 G. Fatouros T. Krischer, Johannes Kantakitzenos. Geschichte, Erster Teil (Buell 1),
Stuttgart 1982, 19 mit Anm. 20 (S. 219).

38 I,aiou (wie oben Anm. 28), 158 159 hat diese Konvergenz herausgestellt. Sic bezieht
sich dabei auf das liesumée des discorso anonituo" bei Lamma (wie obeli Anm.16), da ihr
die Edition Westerinks (wie oben Arun. 15) mit der Publikation derselben Bede unter dem
Autornamcn Planucles entgangen iSI.

37 II 118-127 (Nr. LX1) Miller.
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verraten nichts von einer allgemeinen politischen Ansicht und sind vor
allem fast immer auch stark auf die eigene Person bezogen. Vielleicht wird
es jemandem gelingen, die Hand, die den Krakauer Onlex geschirieben hat,
zu identifizieren ; damit hätte man, tso meine ich, auch den Autor. Die
Schriftstile der Palaiologenzeit und ihre individuellen Ausprägungen sind
noch vor 20 Jahren von Jean Irigoin ein forét vierge" genannt worden 39,
Giancarlo Prato hat fünfzehn Jahre später in questra foresta un po' di
luce" ausgemacht 39, sie sind aber fur alle, die nicht ausgemachte Spezialis-
ten sind, immer noch eine selva oscura.

38 Diskussionsbeitrag zu N. G. Wilson, Nicaean and Palaeologan hands introduction
to a discussion, In: La Paléographie grecque et byzantine, Paris 1977, 263 267, dort 267.

SI/ G. Prato, I manoscritti grad dei secoli XIII e XIV : note paleogratiche, in : Palco-
grafia e codicologia greca, I, Alessandria 1991, 131-149, dort 149.

v.80 Diether Roderich Reinsc h lb

www.dacoromanica.ro



LA CRITIQUE LITTÉRAIRE RQUMAINE ET LA FRANCE
DURANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES (1919-1939) (I)

ECATERINA CLLYNEN-SERGHIEV
(Paris)

N'avons-nous pas tons vécu dans la légende
d'un Paris, centre du monde? Ne nous a-t-on
pas dit é l'ecole, n'avons-nous pas lu dans
les byres, ne nous a-t-on pas répété dans les
journaux que les destinées de l'Europe se
font et se dé font en F'rance? Etre Français
n'est-ce pas pour nous, en grande mesure, are
Européen?)

(Mihail Sebastian, 1931)

La presence et Pinfluence de la culture et de la littérature française
en Roumanie sont des idées communes célébrees depuis plus d'un siècle par
des écrivains et des critiques roumains et français.

Plus d'un chercheur a souligné ce qu'une telle thèse a de sommaire,
de schématique. II nous a done semblé intéressant d'essayer de combler
cette lacune et d'aborder le problème de la presence et de Pinfluence des
lettres françaises entre 1919 et 1939 dans une thèse pour le Doctorat
d'Etat, soutenue en 1987 sous la direction de Monsieur le Professeur Jac-
ques Goudetl.

La presence culturelle française en Roumanie dans les années 20 et
30 se distingue de la presence au XIX e siècle, car elle est liée I un grand
dessein politique : la culture française dolt susciter et développer une classe
moyenne spécifiquernent roumaine. Le Roumain de pure souche, le paysan,
n'est venu à la ville qu'au XIX e siècle, comme employe, comme journaliste,
comme avocat. Dans les autres professions, qui touchent au commeree,
la technique, I la finance, les Roumains n'étaient que faiblement représen-
tés ; ces professions etaient exereees surtout par des gens d'autres nationali-
tés t des Grecs, des Arméniens, des Juifs, et après la Première Guerre mon-
diale, des Bulgares, des Hong,rois, des Allernands, des Italiens. Cette consta-
tation ne vaut pas seulement pour le Vieux Royaume ; en Bessarabie, les
villes comptaient beaucoup d'éléments russes et la classe moyenne était
russifiée ; en Bucovine, en Transylvanie, dans le Banat, les Allemands et
les Magyars constituaient la majorite de la population urbaine et, par
là-rnéme, de la classe moyenne.

I La culture roumaine et la France durant l'entre-deualuerres (1919 1939 ), texte dacty-
lographié, 4 vol., 1.000 pays, et microfiches.

Res. Ètudes Sud-Est E urop., XXXI, 3-4, p. 381-396, Bucarest, 1993
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La survie de la Grande Romnanie Malt done conditionnée par le
renouvelletnent de la classe m.oyenne. Pour cela on ne pouvait puiser quo
dans le reservoir presque illimité que constituait la rnasse des paysans ; c'est
ainsi que la classe moyenne devait prendre, du moins le pensait-on, un
earactère purement national. Le modèle culturel français sera done utilise
massivement. L'enseignement du français sera privilegié, les écri-vains et
les etudiants seront encourages A, séjourner en France l'Ecole Rournaine
de Paris et celle de Rome sont créées pour accueillir les meilleurs d'entre
eux 2 les tournées des troupes françaises de thatre se multiplieront,
les livres et les traductions françaises inonderont le marché littéraire.
Cette politique culturelle est défendue, mais aussi attaquée par diverses
micro-sociétés : les étudiants, les écrivains, les critiques, les cénacles litté-
raires, les artistes et les éditeurs.

Nous soumettons aux lecteurs de la Revue des Etudes sud-est euro-
péennes le chapitre de notre these consacré à l'une de ces micro-sociétés :
celle de la critique roumaine. Les grandes polémiques entre les deux guer-
res de Nicolae Davidescu contre Garabet Ibrileanu, d'Eugen Lovinescu
contre B. Fundoianu, d'Eugen Lovinescu contre Nicolae Davidescu sur
Poportunité de Pinfluence française sont bien connues des lecteurs avertis.
Le petit monde de la critique, Pest mrins, bien qu'il mérite l'attention
plus d'un titre notamment par la qualité des écrivains qui s'y sont illus-
trés et par le messianisme littéraire qu'ils y ont manifesté. La critique rou-
maine se vordait la conscience morale, philosophique et artistique des écri-
vains et elle désirait façonner un public qui exigeât de ceux-ci des ceuvres
de valeur pouvant rivaliser avec les grandes litétratures européennes.

L'action de la critique roumaine a-t-elle Ate à la hauteur de ses ambi-
tions ? A-t-elle été un des elements moteurs du dynamisme culturel rou-
main de l'entre-deux-guerres ? Devons-nous tenir compte d'autres elements
dans la creation de ce que l'on appelle ge d'or de la littérature roumaine ?

Afin de mieux appréhender ces problèmes, il convient de determiner
l'emprise de la culture française sur les critiques roumains et de voir corn-
bien et comment ils se sont servis des Français pour encourager la creation
d'eeuvres nationales de qualité.

J'ai eu l'avantage de frequenter presque tons les critiques dont je
parle ici. Je fus Pélève de Tudor Vianu, l'élève et l'assistante de N.N. Con-
dee,scu ; Ion Biberi et erban Cioculescu m'ont honoree de leur amitié ; pen-
dant que je préparais ma thèse, j'ad été reçue par Perpessicius, dont le fils
Dumitru D. Panaitescu fut mon collègue et ami, et par Eugene Ionesco, j'ai
rencontré Vladimir Streinul Madame Elena Rally, Sma Pana, Tonel Gherea,
Basil Munteano, Alexandre Cioranesco.

I. L'APPRENTISSAGE FRANCA'S DES CRITIQUES ROUMAINS

Entre les deux guerres, les critiques, roumains dans leur to talité
appartiennent A, la sphere culturelle influence° par la France. Ils connais-
sent le français, certains d'entre eux ont fait des etudes en France, ils sont
nourris de lectures principalement françaises et se tiennent au courant de

2 Nous avons évoqué eSeoala FloniAneasea' de la Eontenay-aux-Rosese dans Jurttalul
Lilerar, serie nouii, II, no 27-30, aofit-septembre 1991 et no 31-34, septembre-oetobre 1991.
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la vie litteraire parisienne. Ils écrivent sur des auteurs français et ne ces-
sent de les évoquer. La langue française est présente à leur esprit méme
quand ils écrivent en rournain et des calques linguistiques et des tournureg
de phrases spéeifiquement françaises apparaissent parfois sous leur plume.
Perpessicius (Dumitru Panaitescu-Perpessicius) est un des critiques rou-
mains qui sont le plus attachés à la culture française. Parmi les écrivains
&rangers dont nous lisons les noms dans ses textes, une grande majorité
sont Français. S'il a traduit de la poésie latine et itallienne, s'il connaissait
l'allemand et s'il astreint à apprendre vers la fin de sa vie Panglais,
c'est ineonte,stablement le domaine françasis qui a occupé la première place
dans sa formation et dans son activité. « Prin formatie i prin cele mitrturisite
In scris Perpessicius, ea *i ceilalti colegi ai sâi de generatie, a fost un spirit
modern, european, en predileetie inclinat spre cultura F3i literatura fran-
cezit u écrivait son fils Dumitru Panaitescu 3.

C'est également le cas de Paul Zarifopol, d'Eugen Lovinescu, Anton
Holban son neveu, Pompiliu Constantineseu, Vladimir Streinu et Serban
Cioeuleseu, Mihail Sebastian et de beaucoup d'autres critiques ; nous nous
arrétcrons plus spécialement à ceux que nous venons de norm-it-1er puisque,
durant la periode qui nous intéresse, la littérature française a été constam-
ment présente dans leurs textes 4. Ils ont tous continué leurs etudes univer-
sitaires en Franee et quelques-uns d'entre eux ont choisi colme profession
l'enseignement du français.

1. LES ANNÉES D'APPHENTISSAGE

La plupart de ces critiques ont appris la langue française tres ti5t,
dès leur enfance. Ceux qui sont nés dans des families d'intellectuels, de la
grande ou de la moyenne bourgeoisie ont eu des gouvernantes, des institutri-
ces particulières qui leur ont appris à parler et A, lire le français et souvent
une deuxième langue étrangère. Serban Cioculescu, dont le père était inge-
nieur, se souvient de Fräulien Josephine Seebacher, une tyrolienne polyglot-
te, qui lui a donne, à lui et d, son frère Eadu (le tradueteur de Proust après
1945), avec un sens pédagogique accompli, les premiers elements de litté-
rature française. A sept et huit ans, enfant tranquille et docile, il lisait
les premiers livres que sa mere lui avaient offerts, les histoires moralisa-
trices et fades de la Comtesse de Ségur, dans la Bibliothèque Hose;
deuxième langue avait apprise était l'allemand. Paul Zarifopol, bien
que faisant partie (l'une autre generation puisqu'il était né 38 ans avant
Cioculeseu, a dd apprendre lui aussi, avant scolaire, le français et
l'allemand. II appartenait A, une famille très fortunée, son père possedait
une grande propriété et des haras dans le district de Roman, en Moldavie ;

la difference de tons les autres critiques, Paul a eboisi une université
allemande pour continuer ses etudes universitaires Halle et une ville
allemande pour s'y établir pour quelques années Leipzig mais sa

a Postface de l'édition de 1976 de l'anthologie De la Cludeaubriand la Mallarme, Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, p. 346. La postface est intitulée Cu Perpessicius despre lecturt statine

4 Nous n'évoquerons pas Tudor Vianu, George CAlinescu, Alexandru Philippic* Ion
Pillat, Alextuldru Cioranescu, (jai ont fourni des textes conccrnant la litterature franviise-pttadt
apres 1939 19 W.
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thèse de doctorat porte toutefois sur un auteur français. Quant à Dumitru
Panaitesscu-Perpessicius, né dans une famine ouvrière de Braila et ayant
très tôt perdu son père , il n'a pas eu les moyens d'apprendre le frangais
avant d'aller à l'école, mais son cas reste une exception.

Les critiques roumains de l'entre-deux-guerres ont une pahsion
commune : adolescents, ils sont dévorés par la passion de la lecture. A onze
ou douze ans, erban Cioculescu lisait les ceuvies historiques de Malet, de
Duruy et de Seignobos, deux ans plus tard Paul Bourget, les disciples de ce
dernier : Henry Boxdeaux et René Bazin, sans éviter la lecture plus ardue
des ciitiques : Sainte-Beuve, Taine, Renan, Lemaitre, Faguet. Ses lectures
frangaises étaient à l'époque plus nombreuses que celles d'ceuvres de la
littératute roumaine 9. Comme Perpessicius, Mihail Sebastian est né
Braila, mais dans une famille d'intellectuels. A sept ans il lisait La vie des
abeilles de Maeterlinck, a dix ans, après s'étre témérairement aventuré vers
Dostoievski, Daudet et Maupassant, il découyre avec délices les aventures
du baron de Mtinchhausen 6, Conan Doyle et l'inévitable Comtesse de
Ségur ; il lit Le Feu de Barbusse et encore Lamartine, Hugo, Balzae, Renan,
Taine. Mais il s'agit de traductions puisqu'il commencera A, lire en frangais

quinze ans seulement 7 j le fait est que deux ans plus tard il traduira des
poèmes de Francis Jammes et L'Ilérodiade de Mallarmé, «peinant des jour-
nées durant pollr en ciseler un vers » 8. «Este chiar adolescenta noastra este
drumul de la Verlaine F3i Laforgue, parasiti nostalgic, la Jammes i Clau-
de1.9 » L'Age des révélations et des révoltes est done placé dans son eas
sous le signe des livxes, des « préférences ou des répulsions livresques ). La
passion des byres avait atteint un tel point chez Eugen Lovinescu (né
1881) qu'elle avait envahi toute sa vie. 11 se souvenait d'avoir créé une
sorte de zone isolée et sileneieuse dans la 'liaison de ses paients, autour
d'une sorte de rcampement » où il lisait et étudiait du matin jusqu'a la
tombée de la nuit ; la famine avait commencé à considérer Eugen comme un
« phénomène », mais avait fini par accepter eette situation inhabituelle 19.
Cela se passait pendant les grandes vacances dans une tranquille bourgade
moldave, Falticeni, que le jeune homme avait quittée pour continuer ses
etudes seeondaires A. Jassy et universitaires à Bucarest.

Eugen Lovinescu obtint une Licence de Lettres Classiques à l'Uni-
versité de Bucarest en 1903. Paul Zarifopol avait le méme profil que son
cadet : il avait fait des études de philologie classique et moderne à l'Uni-
versité de Jassy. Etudiant en Lettres à Bucarest, celui qui sera plus tard
le critique Perpessicius suit avec ferveur les conférences de son professeur
de langues et littératures romanes, Ovid DensuOanu, sur la nouvelle poesie

6 Aminliri, Ed. Eminescu, Bucarest, 1975, p. 97 el passim.
6 Le nom sous lequel est connu en Houmanie le personnage allemand qui a insp .6 le

baron de Crac.
7 e Despre frantuzismul nostru o, Rampa (1933) in Eseuri, croniei, memoria, Ed. Alinert a,

1972, P. 691.
Cdrti 'echi si hirtii regAsite e, Rampa (1936) apud la preface de Cornelia *tefanescu.,,

Eseuri. .. p. 6.
4 0 carte a noastrit e, Cuoiniul (1927) apud Cornelia 5te1äneseu, Mihail Sehasi an,

Ed. Tineretului, 1968, p. 11.
" E. Lovineseu, volume hommage aux Ed. \ remea, Bucarest, 1942. L'esquisse bio-

bibliographique qui ouvre le olume est sign& Anonymus nolarius, pseudonyme derriere
lequel se cache LON inescu lui-meme.
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symboliste ; il lit Verhaeren, Paul Fort, Jules Laforgue, les elegies de Fran-
cis Jammes et d'Henry de Régnier qu'il prendra plaisir à transpo,ser en
roumain. Trois futurs critiques ont fréquenté ensemble entre 1920 et 1923 les
cours..de la Faculte des Lettres de l'Université de Bucarest : Serban Ciocu-
leseu, Vladimir Streinu et Pompiliu Constantinescu. C'est avec enchante-
ment et avec le sentiment de faire du travail serieux qu'ils suivent les cours
de littérature frangaise de Charles Dr ouhet. Le fait d'étudier la langue et la
civilisation frangaises permettra à certains d'entre eux, cornine Serban Cio-
culescu, Vladimir Streinu, Anton Holban et Eugen Ionescu, de devenir pro-
fesseurs de frangais, à d'autres simplement d'elargir leur horizon culturel.

Les professeurs de frangais teront, immédiatement apres avoir acquis
une licence ou un peu plus tard, un séjour à Paris pour se spécialiser. Cio-
culeseu suit à, la Sorbonne les (tours de Fortunat Strowski et au College de
Franm ceux d'Abel Lefrane, entre 1926 et 1928 n. 11 prepare une these sur
Brinzetiere qu'il ne soutiendra finaleruent pas, mais s'il ne revient pas de
Paris avec le titre de doeteur (qu'il obtiendra, en 1940 à Bucarest avec une
these sur Dimitrie Anghel), il a acquis la méthode et la discipline de l'uni-
versité frangaise, reconnaissables dans ses ceuvres. Anton Holban se
trouve dans la capitale frangaise A la mérne époque et ils frequentent les
mémes cours 12.Ii a tenté en 1925 d'obtenir une bourse pour l'Ecole Nor-
male Supérieure d( Paris (de la rue d'Ulm), mais sa tentative n'a pas été
couronnée de &leek, car il n'a pas obtenu les meillerues notes aux épreuves
inaposées". Holban s'est rendu pour la premiere fois en France en été 1926
pour. .participer it Dijon aux coma pour étrangers. Un an plus -Lard. il est done
a Paris, ott il prepare et rédige, sans toutetois l'achever, une these de doc-
torat.sur Barbey d'Aurevilly14. Il suit A la Sorbonne et au College de France
les cours de Strowsky et d'.Abel Lefranc, mais aussi les conferences de
Daniel Mornet et de Baldensperger, de Gustave Cohen et de Paul Hazard.
Il fréquente le seminaire de Pierre Lasserre aux Hautes Etudes. Il assiste
régulierement aux spectacles de la Comedic Frangaise et traville plusieurs
heures par jour A, la Bibliothèque Nationale. En plus, il ne se contente
pas, comme la plupart de ses compatriotes, de vivre A, Paris : il entreprend
de visiter la France. Les regions pareourues seront plus tard évoquée,dans
des notes de voyage et des articles pleins de nostalgie : la Normandie, patrie
de l'(:vrivain à qui il vent con,acrer une these de doetorat Barbey d'Aure-
villy , la Bretagne dont il connait le moindre petit port, la Bourgogne
visitee A, l'occasion des cours d'éte de Dijon, les environs de Grenoble on il
fait un séjour d'un mois, la Provence et la Cdte d'Azur. Vladimir Streinu, pro-
fesseur de frangais lui aussi, l'ami d'une vie entière de Serban Cioculeseu, se

" Son fits Barbu, critique littéraire lui-méme, est né en 1927 à Montrouge, une banlieue
de Paris.

32 En mot qu'il ens oie a Cioculcscu, date du ler décembrc 1927, est reproduit clans
Anton Holban, Pseudojurnai, F.d. Miners a, Bucarest, 1978, p. 29.

33 La bourse a ete accordée a Nicolae Condeescu, qui fut plus tard professeur à l'Uni-
versité .de Bucarest et titulaire de la Chaire de Langue et de Littérature françaises. Pour le
compte rendu des épreuves en Nue de l'obtention de cette bourse, voir le Pseudojurnal de I lolban,
p. 216.

" II retournera en Roumanie en autornne 1928. Anton aura done passé deux annees en
Fraude. 11 l'affirme deux reprises, voir Opere, Ed. Minerva, Collection *Scriitori Romani s,
Bucarest vol. 3, 1975, pp. 410 et 456. 11 est rai qu'il déclare ailleurs étre reste en France trots
ans (ibid., p. 446), mats li compte peut-étre autrement : 1926 (été fin de l'année), 1927 (toute
l'année) et 1928 (début de l'annec automne).
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trouvait également it Paris de 1926 a, 1928. Quant à Eugen Ioneseu, qui
a demande et obtenu la chaire d'Anton Holban au lyeee de Bucarest à
la ntort de son collègue en 1937, 8)II cas est partieulier. Il detnandera une
bourse pour la France en vue de Pélaboration d'une these sur Baudelaire,
maim ce sera surtout pour lui, it la veille de la guerre, un tnoyen d'échapper
à une atmosphere devenue insupporta,ble ; son sejour en France ne sera
pah une parenthèse, mais bien la deuxième partie de sa, vie. 15

Cest precisément pour préparer et soutenir des theses de doctorat
que les critiques qui ne se clPstinent pas au professorat se rendent à Paris.
Paul Zarifopol qui, ainsi que nous l'avons A-u, étudie dans une université
allemande, à Halle, a neanmoins choisi de s'occuper d'un auteur frangais :
le troubadour Richard de Fournival ; il fait ainsi un séjour de six mois
it Paris oil il traville it la Bibliothèque Nationale et il consulte également
des documents se trouvant clans les Bibliothèques d'Arras et de Dijon.
Eugen Lovinescu se trouve à Paris de 1905 A, 1910. La decision des autorités
universitaires françaises de reconnaitre la licence roumaine l'incite à pre-
pa.rer un doctorat d'Etat, qu'il soutient à la fin de Pannée 1909 en Sorbon-
ne. Ses etudes sont dominées par la personnalité d'Emile Faguet qui dirige
sa these sur Jean-Jacques NN'eiss et signe la preface du volume paru chez
Champion. La these compléntentaire porte sur les voyageurs français en
Greco au XIX' siècle ; elle a également (AA publiée en 1909 elrez Champion
awe une preface signée cette fois par Gustave Fougeres. En lisant l'évo-
car ion par Lovinescu de sa soutenance de these d'il y a 75 ans, force nous
est de constater que presque rien n'a change., ni le cadre, ni Patmosphère,
ni la signification des débats 17

Mihail Sebastian, titulaire d'une Licence en Droit, se rend it
Paris pour continuer ses etudes en sciences juridiques. En fait, s'il prepare
et passe ses examens, il ne néglige guere les activités littéraires
qui lui sont plus (Ilexes que le Droit. Avec Holban, ce sera lui qui nous lais-
sera la plus grande quantité de témoignages sur son séjour en France en
1930 et 1931. E s'agit de correspondances envoyées aux journaux roumains
sous le nom de « Lettres de Paris »15. Ii espérait retourner en automme 1931
A. Paris pour préparer un doctorat en Droit et s'inscrire à la Sorbonne en vue
d'obtenir une licence de Lettres 15, mais il n'a probablement pas pu se pro-
curer la bom se dont il avait besoin à cet effet et son projet ne s'est pas
realise.

Paris est pour les critiques roumains de l'entre-deux-guerres un lieu
de formation. Le séjour à Paris semble leur etre aussi indispensable que le

15 Nous avons consacré un ouvrage a La jetinesse litleraire d'Eugene loneseo,
collection o Ecrivains *, 1993.

16 II soutient en 1904 la these qui porte le titre Kritischer Text des Lieder Richards de
Fournioal.

Metnorii (1900 1916), vol. I, Ed. Cugetarca 11, Bucarest, 1930, chap. XIV La
Paris : t. Emite Faguet 6; chap. XV : o Doctoralut meu la Sorhona, Print.ul G. Stirbei. A. Ginter
(pp. 135 149). voir aussi le volumehommage E. Looinescu, Ed. Vremca, 1942 Schitit bio-
bibliografica * par Anonymus Notarius, pp. 30-33.

18 Sebastian est revenu à Paris le 30 décembre 1935 pour une divaine de ¡ours. Ses
correspondances durant les deux annees d'études portent sur sa vie à l'aris et consignent les
voyages qu'il a effectués dans la region des Alpes et en Normandie. Une centaine ele pages de
ces correspondances writ reproduites dans Eseuri...

19 111e di t à Camil Petrescu dans une lettre du 27 juillet 1930 reproduite dans Mcutascrip-
turn, X, n° 3, 1979, p. 133.
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7 La critique littéraire roinnaine et la France 387

« Grand Tour *l'était pour un Anglais cultivé du XVIII' siècle. Leur séjour
d'étude est le résultat d'un ehoix enthousiaste et de l'obéissance a une néces-
sité profoncle. Paris, eapitale littéraire par excellence, est pour le Roumain
des années 20 ce que l'Italie était pour le Français de la Renaissance.

Quatre-vingts ans plus t6t, celui qui allait écrire les souvenirs de
voyagr les plus at iginaux et les plus vivants de la littérature roumaine, Ion
Codru-DrAguatm, s'était sent it Paris comme ehez lui, au point de eonsi-
(Mt er la France eomme sa deuxième patrie. Il n'y était pas venu avec l'in-
tention de s'ettriehir, ni avec (elle de -s'établir. ("est encore le eas des (Ira-
diants des années 20. Ils vivent comme leurs camarades flançais, dans les
quattiers de la boltéme ou dans les arrondissements populaires de la eapi-
tale, en réglant leur vie sur le modèle de leurs collégues : méme mode de
consommer, mémes habitudes culturelles, mémes aspirations. De leur « cul-
ture rountaine que teste-t-il? 118 lui arem dent une partie de leurs pensées,
le temps de lire les jomnaux qu'on leur envoie du pays et de répondre aux
lettres de leurs parents et de leurs amis. lis gardent le sentiment d'appar-
tenir A, un peuple qui a une histeire particuliére, maiquée par Poccupation
étrangére jusqu'au XIV siècle et pour la Tranylvanie jusqu'au XX' siécle.
Le setitituent tut ional existe, trés nettement malqué.

Un petit nombre de Roumains sont malgré tout partis pour la France
ec l'intention d'y demeurer, de demander la naturalisation, de se fait e

accepter par la société française. Ils cherehaient un haw° de tranquillité,
une atmosphére de liberté et de vie (politique) détnoeratique, ils fuyaient
montée inquiétante des mouvements d'extréme-droite en Roumanie. Leurs
noms étaient B. Fundoianu, liare Voronea, Claude Sernet et Jacques Cos-
tine. Lucien Goldmann. Et Eugen Ionescu.

ATMs la plupart des Roumains avaient décidé, de revenir. Pourtant
leur retour au pa,ys les déçoit le plus souvent. « Intr-o zi a trebuit sit iau
trenul spre tarit *i sit fiu daseill intr-un ora*fàrà niei un fartnee, de provincie

se plaint Anton Ilolban. Sit devie insetnnate sehimbitrile politice din
tit g, eatalogul i notele. Sii numiír reereatiile si sit rid din toatit inima la spi-
ritele poutografice ale colegilor. 20

La nostalgie demeure trés tenace. « Cind intru in elasii continue
Holban *i gamese al irnatit de un perete o bartil a Frantei, O iscodesc si
bleep sil refac in minte tot peisagiul cunoseut. Daeil eel putin a avea
indetninA o coloanit Moriss (sie) pe care in fieeare dimineatil, odinioaril, err-
retain afiele sit Vitd. speetacolele noi »

TJne fois rentré,s de France, les aneiens étudiants de Palk s'ennuient
A lineal est ou dans leur province parce qu'ils ne rettouvent pas le mode de
vie auquel ils se sont entre temps habitués. Ils essaient de recréer une par-
celle de l'univers différent d'oit ils reviennent, continuent A lire des liIrres et
des revues littétaires de France, A, écouter les disques de musique hançaise,
ils parlent français lorsqu'ils se rett ouvent entre eux.

Des reflets de langue fiançaise btillent assez souvent dans les textes
qu'ils 6crivent, c'est là un autre moyen de perpétuer l'expérience littéraire
et humaine représentée par leur séjour parisien. Il s'agit de calques linguisti-
ques de toute sorte, de mots français employés comme barbatismes, de

" o Caliitori In Fraula o, Opere, sol. 2, 1972, pp. 534-535.
51 ¡bid., p. 535.
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tournures de phrase speeifiques du frangais. Ces habitudes linguistiques se
retrouvent d'ailleurs egalement chez les critiques qui n'out pas fait de
séjours en France, ma's qui lisent autant en frangais qu'en roumain.

11 leur arrive d'employer des mots français légèrement roumanisés.
*Urmasul acelor spirite diserte :5i critice » 22 emit Perpessicius à propog
de Georges Duhamel et o Artieolul lui Lamartine e dat ca pildà eclatanta
pentru semnificatia ciiticii artistilor » 23. Et encore : Mérimee i Adeste in
intreagalui vial-5, o dualitate ewe alcdtuieste particularul farmec al personali-
tittii lui. »24 Ici le mot o particular », qui à la difference de o disert » et de

eclatant » existe bien en roumain, est employe avec son sens français.
qui est « deosebit »: farmecul deosebit. Mihail Sebastian écrit de la meme
tnanière : Si a pgräsit sala, in acerea buimilcita a citorva sute de studeuti
pe care un cuvint de spirit li lasa interzi§i. » 25 En roumain « interzis ne
signifie que o défendu ».

Des expressions frangaises se trouvent calquées sous la plume deg
critiques romnains. o /Publieul stie / sá faces' partea justa frumusetilor past-
unii din tragediile clasice » écrit Perpessicius 26, ce qui sonue tout aussi
faux que « Apelul lui Yigny / n-a rilmas o voce clamind pustiu 27 et
que « Duiliu Zamfirescu are o mare idee despre roman, MIA s-o

» 28. Des tournures spécifiquement françaises sont décelables den ière
des segments de phrase comme : o /studiul amplificI faptul/ si-1 urrnitreg,ste
In mai mull de un detaliu » 23 OU K De ce ne supunem atunci unei constangeri
pe care o ciedem stupidí, pinà la s.fir#t? » 3° « A,ti aflat mijlocul » est une
trop fidèle et impossible traduction d'une phrase de Flaubert qui commence
par * vous avez trouve le moyen 31. Pour designer un problème difticile
résoudre, Pmnpiiiu Constantinescu ne résiste pas A, la tentation d'utiliser
la fol mule narquoise usuelle o la quadrature du cercle » 32

Enfin deux exemples de phrases où l'ordre des mots est celui d'une
phrase française : o una din acele misive ale caror secret singurci savuroasa sa
corespondenta Il cunoage » 33. Quant à cette phrase de Serban Cioculescu,
tra duc tion probable ment inconsciente du français s'e st mal ef fe ctuée
et l'auteur a combine est cependant evident » avec « de toute évidenoe )),
ce qui a donne en roumain une construction maladroite : o E 'Milk de toata

22 I'n francez cet5tean al lumii : Georges Duharnel », Opere, vol. 6, Ed. MIncrs a,
Bucuresti, 1973, p 384. Dans tons les textes cites ici, c'est nous qui soulignons.

L2 Cltim alinanah Mistral o (1937), reproduit dans Lecluri slrhinc, Ed. Unis crs, Buca-
rest, 1981, p. 132.

24 Presentation de Ntérimée dans De lo Chaleanbriand..., eclitien 1976, p. 105.
25s Res olutii w Cartierul Latin in Eseuri... p. 649.
26 Police( de Corneille (1924) reprounit dans Lecluri slraine, p. 106.
27 Presentation de \ ign, dans De la Chaleaubriand... edition citee, p. 35.

Ponipiliu Constantinescu, 41 roLa romanesca o, Caleidoscop, Ed. Cartea liontaneascA,
Br.curesti, 1974, p. 213.

Perpessicius, 111;thelel si Romdnii de Ion Bream o in Opere, o1. 7, 1975, p. 190.
36Pompiliu Constantinescu, Mornente in cultura ronianil In 1935 a (1936) in Scrieri,

vol. 6, Fd. Minerva, Bucuresti, 1972, p. 117.
Perpessicius, s Baudelaire In rernaneste o (1957) in .Alle nienfiuni de isloriografie l le-

rarii si folclor, \ ol. 2, Ed. pentrn LiteraturA, 1964, p. 392.
32 Inaderenta lui N. Dasidescu la spiritul satiric s (1935) in Scrieri vol. 2, Ed. pentru

Literatur5, 1967, p. 50.
33 Perpessieius, o Baudelairc in romAneste a, ibid., p. 392.
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9 La critique littéraire roumaine et la France 389

evidenta, in blind judecatd logicei, cum ca nu poate fi relatie de la cauza
efect intre indulgenta univei sala si intelegerea oricai ei forme de poezie» 34.

Comment expliquer ces corps étiangers dans des phrases roumaines?
Nous pencherions vers l'hypothèse d'une coquetteiie intellectuelle, car
rignoiance du vocabulaire et de la grammaire ne saurait 'are envisagée,
pas plus que la paresse. Un grain de provocation peut parfois intervenir
comme dans le cas de ce barbarisme qui ne veut vraiment rien dire en
roUniain, qui derneuie done opaque A quelqu'un qui ne connait pas le
français : ludor Arghezi encourage les jeunes éciivains a &lire des romans
et Cioculescu espère que le poète avec o un substrat de ironie diabolica 4i
plittote eapul clientelei sale de mici genii romancieri » 35.

Il va de soi que les critiques roumains de l'entre-deux-guerres, nourris
dans leur totalité de culture française, se tenaient au courant de la vie lit-
téraire de France. Ainsi, Perspessicius se souvenait qu'avant 1920 il lisait
réguliei ement dans Le Mereure de France les épilogues » incisives de Remy
de Goui mcnt, plus tard dans la NRF les réflexions » de Thiba,udet et le
feuilleton de Paul Souday dans Le Temps, les articles d'Edmond Jaloux,
Robert Kemp et Francis de Miomandre dans Les Nouvelles LiVraires 36.
Les services de librairie écrivait-il en 1945 se référant A la période 1919
1939 fonctionnaient avec une vélocité remarquable. Ultimul premiu
Goncotut 1.j ultimul hebdomader de literatura, aparute dimineata la Paris,
so,cau in dupa amiaza aceleiasi zile pe aripile unui Air-France »37. Pompiliu
Constantinescu lit chaque semaine Perpessicius, Cioculescu, Sebastian, mais
awsi plusieurs critiques français dans les rubriques des hebdomadaires 88.
11 n'est pas alors étonnant qu'il soit au courant, comme ses confrères le sont
d'ailleurs, des derniers ouvrages sur Proust ou sur Sainte-Beuve33.

Les périodiques français apportaient les dernières nouvelles et
jusqu'aux derniers commérages de la vie littéraire parissienne dont le
public qui n'avait ac,cbs qu'aux journaux roumains prenait connaissance
grace aux collaborateurs de ceux-ci. Ainsi, par l'intermédiaire de Perspes-
SiCillS qui venait de lire un article de Robert Kemp, le lecteur passionné par
les batailles autour du prix Goncourt (qui se ressemblent d'une année
l'autie et (lui se sont reproduites a quelques détails près en 1992) était in-
tormé. en 1935 sur le duel entre Jacques Chardonne de chez Graaset et
Schlumberger de Pécurie NRF 40 Parfois méme les critiques roumains ont
l'impression que certains événements marquant la vie de la famille littéraire
de France leur torment plus A, cceur qu'a leurs collègues membres de cette
famille. Evoquant Ferdinand Brunetière en 1927 a l'occasion du 20° anni-
versaire de sa mort, Pompiliu Constantinescu déplore que cet anniversaire
ait succité dans l'opinion littéraire française un silence presque méprisant.

84i Critica lui Perpessiclus i (1936) repris in A specie Lilerare Coniemporane, Ed. Minerva,
Bucarest, 1972, p. 554.

35i licmanul ronulnesc 1933 *, ibid., p. 268.
36 SchitA de excurs autobiografic in Allc menfiuni de isioriografie ¿iterará i folclor,

vol. 3, Ed. pcntru LiteraturA, 1967.
39i Traducerile din simbollstii francezi * (1945) reproduit dans Lccturi sirdine, p. 137.
88i Despre critic& si critici i, Scrieri, vol. 6, p. 300.
99 Jusqu'A la Bibliographic Sainle-Beuve de Jean Bonnerot, évoquée dans Epoci de

creatle la Caragiale s, Scrieri, vol. 2, p. 100 et sills.
49 Intervention de Perpcssicius citée par son fils dans la Postface de De la Chateaubriand...,

p. 344.
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Les periodiques littéraires informent regnliè,tement leurs lecteurs
sur les derniers livres parus ex France : Viaja ,Rtinianeascii, Vremea, Atie-
vet' rul literar i artistic, les autres publications également proposent des corn-
ptes rendus des nouveautés littéraires DOR seulement rournaines mais aussi
frangaises ; le fait est d'autant plus remarquable que le nombre de ces com-
ptes rendus est très important. A un degré supérieur, les critiques, offrent
à leurs lecteurs des articles représentant des portraits de dimensions assez
modestes d'écrivains et de critiques frangais, ainsi que des ouvrages
substantiels ayant pour objet un seul auteur ou un aspect de Pceuvre
d'un auteur, ouvrages dont le nombre avant la Seconde guerTe mondiale
est encore il faut le mentionner. assez réduit 41.

2. LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DANS LES CEUVRES DES CRITIQUES

Paradoxalement, les titres des articles qu'écrivent les critiques row
mains ne laissent pas transparaitre leur admiration pour les écrivains fran-
gals, ce qui explique le nombre relativement restreint d'articles consacrés
expressement à la littérature frangaise. Par exemple, l'amour que Perpes-
sicius nourrit pour les lettres frangaises ne se reflète pas dans les titres- de
ses etudes d'histoire littéraire, ni dans ceux de ses comptes rendus d'ceu-
vres récemment parueS, forme littéraire qu'il a presqu.e exclusivernent uti-
lisée dans l'exercice de la critique ; c'est que la, tAche qu'il s'était fixée et à
laquelle il a pratiquement consacré tout son temps pendant une cinquan-
taine d'années, était de presenter au fur et à mesure de leur parution, les
oeuvres roumaines. Nous constatons done, en consultant la table -des mati-
ères des douze volumes de Opere déjà parus, où sont réunis la plus grande
partie de ces comptes rendus, qu'avant 1940 le critique n'a présenté aucune
ceuvre frangaise 42 En échange, l'auteur des Moilittni entice a rendu corn-
pte d'une quantité considerable de traductions roumaines d'onvrages
frangais et les a analysées 43. Perpessicius n'a pas été le seul homme de let-
ties *qui se soit consacré à la critique de feuilleton è. Lovinescu parmi les
plus Ages, Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu et Serban Cioculoscu,
ainsi que Mihail Sebastian parmi les plus jeunes l'ont pratiquée eux aussi.
A l'exCeption de Sebastian, les ceuvres dont ils rendent compte sont celles
des auteurs roumains44. Mais, à l'instar de Perpessicius, ils signalent et

41 Le t lisles de ces ouVrages se trouvent dans les Annexes de notre these.
Après cette date, il en a présenté trois seulernent Le Silence de la Mer de Vercors*

dans Ardealul du 25 clécembre 1944 et * Lettre el un ()loge de Saint-Exupéry * dans Llama du
16 juin 1946; les deux comptes rendus sont reproduits dans le vol. 11 des Opere, 1980. s Un
adolescent d'autrefois de Francois Mauriac * dans Lee/un i intermilente, Ed. Dacia, Cluj, 1971,
pp. 381-388.

44 La liste complete de ces comptes rendus est reproduite dans les Annexes de notre
these.

44 Les exceptions sont très rams. Vladimir Streinu présente parfois une oeuvre francaise,
mats son texte ne dipasse pas quelques dizaines de lignes *Frontieres de la Poesie de Jacques
Maritata s [s.d.] 75 lignes, sAlficd Jarry ou le Surindie des Lettres de Rachilde (1928) 40
lignes, *Aspects de la biographic d'Aridre Maurois (1928) 23 lignese
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11 La critique littéraire rournaine et la France 301

commentent consciencieusement les traductions valables, surtout celles
des pokes 43.

La rubrique des comptes rendus d'aeuvres frainaises est tenue dans
les périodiques littéraires par les journalistes les plus jeunes. Mihail Sebas-
tian, par exemple, tient cette rubrique en 1935 et 1436 dans V reined où
il a été précédé par Lucian Boz et sera Stli17i par Oetav *ulutiu. Les byres
sont envoyés dans les rédactions par les maisons d'éclition de France. Les
eomptes rend.us se réfèrent à des auteurs dont certaines ceuvres ont déjà
été traduites en roumain : Barbusse, Pierre Benoit, Paul Bourget, Careo ;
d'autres auteurs sont traduits en mème temps ou le seront plus tard : Henri
Béraud, Henry Bozdeaux, René Boylesve, Claudel. Les revues litéraires ont
présenté également des ceuvres d.'auteurs qui ne seront jamais traduits
avant la guerre : Jean Anouilh, Marcel Arland, Marcel Ayiné, Maurice
Bedel, Julien Benda, Bernanos, Tristan Bernard, Céline, Marc Chadourne,
Gabriel Chevallier, Cocteau, Colette 46.

Les comptes rendus des muvres de ces auteurs sont publiés très promp-
tement, ils datent de la même année que la pal ution de Pceuvre, excepté eelui
du roman de Alarcel Arland, L'Ordre, prix Goncourt 1929, qui est de 1931.

Les critiques et les journalistes roumains ne présentent pas à leztrs
letteurs seulement des romans et des pieces de theatre mais aussi des
ouvrages savants de philosophie, d'histoire et de critique littéraire :
Gerard Bauer, Albert, Béquin, Emmanuel Bell, Gem ges Cattaui, Benjamin
Crémieux et d'autres.

Coznme les lecteurs roumains désirent apprendre le plus de choses pos-
sible sur la vie culturelle en France et particulièrement A, Paris, de nombreux
articles et notes sont destinés, dans les périodiques littéraires, à satisfaire
cette curiosité et à donner des informations sur les derniers événements lit-
téraires ; il s'agit d'artieles d'ordre généra,1 consacrés à un auteur à Poem-
sion'd'un événement ou d'un anniversaire prix Goncomt, réception
l'Académie Française, molt d.'un écrivain ou encore d'interviews accordées
par un poète, un romancier ou un dramaturge trançais. Ainsi, par exemple,
la réception à l'Aeadémie de Jacques Bainville de 1935 est consignée d.ans
la presse roumaine, de méme que la candidature de Claudel en 1934 et
encore Pélection de Courteline en 1926 A, l'Acaclémie Goncourt et celle de
René Benjamin en 1938. Les publications littéraires roumaines déplorent
la mort de Marguerite Audoux, de Barbusse, Joseph Bédier, Henri Br&
mond, Courteline, Francis de Croisset et François de Curel parmi tant
d'autres. Parmi les interviews que l'on peut y lire, celles de Pierre Benoit,
Maurice Badel, Tristan Bernard et Colette ont dû passionner le public de
l'époque.

En revenant aux critiques littéraires dont nous avons choisi de nous
occulier puisque la littérature française est massivement présente dans leurs
écrits, nous constatons que les articles dans lesquels ils choisissent d'éclai-

46 Les chiffes sont signifiCatifs : pour les critiques dont nous avons choisi de nous occuper,
13 eomptcs rendus de traductiona roumaines contre à peine 29 comptes rendus d'ceuvres fran-
çaises (ce deuxième chiffre est récluit, il est vrai, par le fait que nous ne prenons en considk-
ration que les ccuvres parues en France entre 1919 et 1939).

46 On remarque que réchantillon très limité d'auteurs cites a été choisi parmi les
trois premières lettres de ralphabet. Nous avons cherche nos exemples dans Adeveirtil literar
artistic, Vremea et Romdnia Lilerard.

www.dacoromanica.ro



rer un aspect d'un auteur ou d'en faire une presentation succincte rte-sont
pas non plus très nombreux. Les etudes d'une certaine étendue (dépassant
10 pages) non plus. Ils seront plus nombreux après la guerre : Streinu et
Ralea écriront beaucoup sur les écrivains et sur les courants littéraires
français ; Cloculescu publiera un nombre si important d'études qu'il aura
assez de matière pour en faire un volume : Medalioane franceze 47. De ce
point de vue, Anton Holban represente un cas A part, car il publie un nom-
bre lelativement élevé d'articles consaérés à des auteurs français :stir. les
58 articles mproduits dans le troisième volume de ses Opere, 23 se réfèlent
à la littérature française 48.

-Cue question se pose alors : si les critiques roumains de l'entre-deux-
guerres ne font presque jamais figurer le nom des auteurs français dans les
titres de leurs articles, pourquoi disons-nous que la littérature française est
constamment présente dans leurs textes? La réponse est donnée par le
nombre d'auteurs évoqués dans chaque article, dans chaque essai, par la
fréquence avec laquelle ils sont cites eux, leurs eeuvres, les courants littérai-
res dont ils font partie. Cate constatation est valable aussi bien pour Per-
pessicius, le critique roumain ocu multiple lecturi i pasiuni literare Iran-
ceze » " que pour ses confreres.

Enfin, la période que nous étudions est marquee par la publication
des premiers volu.mes de critique entièrement consacrés A la littérature
frangaise. Per-pessicius est précisément l'auteur de run de ces volumes ;
s'agit d'une anthologie de textes critiques appartenant à des eerivains
fraxigais du siècle dernier : De la Chateaubrriand la Mallarmé. Antologie de
orifice& franeezd literard 50 Une entreprise similaire est celle de Pompiliu
Censtantinescu (qui dépasse légèrement la limite de la période que nous

47 Ed. Univers, Bucarest, 1971, Lc volume reunit des articles parus entro 1929 et
1970. Cioculescu y reproduit scpt articles datant d'avant 1940: ils figurent sous la rubrique

Figuri si problerne literare iet sont consacrés A Paul \lately, Mario Roques et Fortunat Strow-
ski ; trois etudes de 20 pages chacune traitent du caractere traditionnel de la critique fran-
vase, de la femme dans la sociéte balzacienne et respectivement du centenaire de La Chartreuse
de Parme ; enfin, Pauteur commente un article des freres Tharaud en marge de l'ouvrage
de Basil Munteano, Panorama de la (literature roumaine, 1938. Le reste des etudes datent
d'apres guerre.

44 Ed. Alinerva, Collection Scriitori Romani o, Bucarest, 1975.
Par les soins d'Elena Beram, etudes, comptes rendus, notes etc. parus dans les pe-

riodiques du vivant de Ifolban ou apres sa mort, sont réunis pour la première fois. Ces ar-
ticles bout suivis de chroniques consacrées aux arts plastiques et à la musique et d'un groupe
d'articles û sujets divers dont la plupart sont des souvenirs concernant la N ic men& par Anton
A Paris.

Sur les 58 articles, 18 sont consacrés Ala littérature roumaine (moins qu'A la litterature
française 1), deux A la littérature allemande, 15 à des sujets généraux.

Les articles portant sur Proust et hortensia Papadat-Bengescu foment deux chapitres
part dans le volume.

Dumart1 D. Panaitescu, Postface de l'Anthologie De la Chateaubriand la MaIlarmé...,
p. 333.

O Traduction et notes de Perpessiclus, Editura Fundallei regale pentru literatura Si arta,
Bucarest, 1938, réédité aux Editions Dacia, Cluj-Napoca, 1976. Le critique roumain souligne
dans la Preface que la place du mot literara traduit son souci de choisir des écrivalns qui sont
aussi des critiques, représentants de ce que Thibaudet appelle s la critique des maltres
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13 La critique littéraire roumaine et la France F93

avons fixée) : il continue la série inaugurée par Perpessicius, Claim *, et
presente un choix de textes de Sainte-Beuve 51.

Une grande partie de l'esuvre de critique d'Anton Holban plus d'un
tiers est consacrée A Proust. On y eompte une ample étude qui devait
paraitre en volume si Holban avait trouvé un éditeur. Un studiu despre
Proust scris de un roman nu e u5or de lucrat. Cine va citi atent aceastA
munc5, redusil la litera româneasc i unde se va gà'si edttorul care 0, se
intetesezee » s'interrogeait avec amertume l'auteur dans une interview en
mai 1936 52. o Marcel Proust. CAteva puncte de vedere » fut publié dans cinq
nuEnéros consécutifs de la revue littéraire Azi, le début dans le numéro de
mais-avril 1936 et la fin dans eelui de janvier 193753. Comme il l'éctivait
un ami, Holban avait l'intention de conserver la « composition » et de l'uti-
liser pour une brochure qu'il aurait fait tirer A 150 exemplaires 54. Mais
Holban devait mourir quelques mois plus tard sans avoir réalisé son projet.
NO119 le comptons parmi les ouvrages de critique intégralement consacrés
aux auteurs franyais en taut que volume potentiel à carse de son caractère
et de son étendue, méme s'il n'existe que sous la forme u une série d'artieles.

C 'est encore à Proust qu'est consacré le quatrième volume de critique
et son auteur est Mihail Sebastian. Ilest intéressant de constater que Sebat -
tian qui, A, la différence de ses confrères critiques, est avant tout romaneier
et dramaturge, qui n'est pas professeur de franois, ni titulaire de dipl5mes
de Lettres, écrit beaucoup plus qu'eux sur les auteurs français. Proust est,
paz mi. les modernes, le romancier dont il se sent le plus proche. Dans son
paymage spirituel figurent en bonne place Descartes et Montaigne, Stendhal
le romaneier, Claudel et Giraudoux les eréateurs de thatre et surtout
Andre Gide. Quelques-uns des nombreux articles qu'il a écrits en 1928 et
19'29 pour des périodiques bucarestois sur Proust ont été réunis dans le
volurne Eseuri, crovid, memorial sous un titre qui a éte choisi par l'auteur
de l'édition (Cornelia tefiineseu) : Jurnal proustian. Tratat asupra
arbei romanului ». La formule « Traité sur l'art du roman a était, selon
Sebastian, le meileur titre pour un livre à écrire par un lecteur passionné
de Proust, un livre qui aurait tenu en méme temps de « la critique, de l'au-
tobiographie et du récit »55. La Recherche apparait comme un roman
lytique dont le procédé semble admirable A celui qui a choisi pour sa propm
écriture l'esthétique du panlyrisme ». Refusant l'idée d'un plan, d'une
eons3truction préalable du cycle proustien, Sebastian trouve que celui-ci
représente simplement le déroulement désordonné d'un souvenir qui se
raeonte lui-méme dans toute sa liberté et sa spontanéité. « Impresia De care
am avut-o de la cea dintui lectuel a fost aceea a une lumi crescute peste

- 51 Sainfe-Beuoe : Pagini de crilicd, alese i lraduse de Pompiliu Conslanlinescu, F:d. Fun-
da lei regale pentru literatua !O arta, 1940. L'étude sur le critique français qui continue la
preace du voluine a été rédigée en décembre 1939.

ss Faca, XVI, n° 1594 du 24 mai 1936, interview accordée it As. Kar. et intituiée cAnton
Holban desprc Marcel Proust *, reproduite dans Pseudojurnal, Corespondenta, acte, confesit
E.. Minerva, Bucarest, 1978, p. 206.

53 Azi, V, n° 22, mars-avril 1936 ; n° 23, mai--juin ; n°24, juilletseptembre ; n°.25,
octobrenovembre et annee VI, n 26, janvier 1937.

54 Entre autres, sur deux cartes postales adressées a Ion Argintescu (le 26 aNril 1936) et
(le 5 mai 1936) reproduites dans Pseudojurnal, p. 131.

5 5 Este de scris o carte, care sé fie In acelasi timp critica, autobiografie i poveste s.
Popasi, Cualniul (1928) dans Eseuri... p. 66.
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legi de coherentil i logicá epic5,56. » Ce qui fait, aux yeux de l'écrivain
main, l'originalité du roman proustien et constitue une des qualités de la
prose moderne est le fait que ehaque épisode et chaque perwnnage
group& selon la volonté d.'une mobilité intérieure. « objective' precise
de atins, fkil un contur vizibil, fitrA, limite interioare, opera lui Marcel
Proust dà impresia cá poate continua indefinit, printr-o acumulare meren
repetatI de noui episoade si incidente i eà numai moartea serii orului
va pune sfar:lit unei opere care prin ea inski, nu /are/ niel o ratiune
sfirseascil vreodatA, » 57.

Mihail Sebastian reconnalt son erreur et corrige ce point de vue dans
le volume publié en 1939 Coresondentalui Marcel Pronst 58. ("NA le Temps
retrouvé qui le lui a pennis et surtout la correspondance de l'auteur. Ar fi
greu sit se mai t,u4inii asnzi conclut-il son argumentation cí A la
recherche di( hmps p(rdu este o °peril' haoticit Geografia ei e complexa, dar
ordonatà. Cillàtcria In lumea lui Proust este Inert grea pentru
dar e ciará tzi organizatà pentru cine cunoaste drumurile» 58.

Si les quatre volumes consacrés par les critiques roumains à la lit té-
rature frangaise ente 1937 et 1940 sont des micro-monographies, celui
qui parit immédiatement après la Première Guerre mondiale est un recueil
d'articles. Il s'agit de Imagini pi din Frania de B. "Fundoianu6°. Le
volume réunit sept articles dejà parus dans Adevetrul Literar pi _Artistic
et quinze autres, inédits ceux-là, des médaillons de pekes et de pftmateurs
frangais dont la plupart Font contemporains.

Devenu écrivain de langue frangaise sous le nom de Benjamin Fon-
dane, l poète- critique littéraire publier a à Paris en 1933 la nionographie
Rimbaud le ropu61.

On ne pent pas parler des ouvra.ges roumains consaerés entre les
deux guerres à la littérature frangaise sans mentionner Bibliobrafia franco-
romand publiée en 1930 par les époux Rally. Cet ouvrage continue la série
ouverte par Georges Bengesco avec sa bibliographic voltairienne et q ni
sera continuée plus tard par les travaux d'Alexandre Cioranesco sur la
litterature frangaise du XVI', du XVII' et d.0 XVIII° siècle. Cette biblio-
graphie comporte deux volumes ; le premier recense les oeuvres écrites en
frangais par des Roumains, le second énumère les oauvres d'auteurs fran-
gais relatives à la Rournanie62.

En ce qui conarne le choix de leurs sujets, les critiques rouinains
semblent étre plutôt tournés vers le passé. Ils mnnaissent les oeuvres les
plus récentes, mais ils leur consacrent rarement des articles ou des li /ES.
Les noms de Sartre, par exemple, n'est presque jamais évoqué avant 1940.
Le manque d'information n'en étant pas la raison, serait-ce la prudence
Attendent-ils qu'un écrivain devienne une valeur stire four en parler En

" Obiectii si rAspunsuri o, Cuvintul (1928) in Eseuri..., p. 68.
57 Cot espotulenta lui Marcel Proust, p. 57.

Fundatia pen tru Literaturil si Artii o Regele Carol II», Bucarest reprend quatre
articles publiés l'année précédente dans Revista Fundaliilor Os 9, 10, 11 et 12.

Corespondento..., p. 61.
" Ed. Socec, Bucarest, 1920.
41 1-2d. Denoel et Steele, Paris, Réédité à l'occasion du Centenaire de la mort du poì..te

aux P..11.F., 1991, edition presentee par Michel Carassou.
12 Ed. Ernest Leroux, Paris.
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15 La critique litleraire roumaine et la France 395

fait, il doit plutfq s'agir d'wae altitude encore fortement imprégnée par
la discipline universitaire, marquée notamment par les pratiques univer-
sitaires francaises : une certaine réserve quant aux ceuvres récentes, Pha-
bitude de prendre done une certaine distance envers les auteurs, d'attendre
qu'ils s'eloignent un peu dans le passé pour en parler. Les choses ont changé
aujourd'hui, mais il a fallu attendre 1970 pour qu'un auteur vivant en
Poceurence Eugène lonesco figurfut au progTamme de PAgrégation des
Lettres Modernes (en Littérature comparée). Comme dans une classe de
rhétorique, les exemples que Pon ehoisissait pour illustrer des idées étaient
des auteurs classiques dont la réputation était déjà établie et que tout
le monde connaissait. L'attitude des critiques roumains envers les auteurs
français est donc l'attitude typique des universitairee, des années 20 et 30
obassant serupuleusement, dans cette optique précise, aux règles françaises.

Cette demarche n'est pas appliquee aux ceuvres roumaines, puisques
les dernières parutions sont présentées dans les périodiques littéraires. Mais
les critiques francais rendaient eompte eux aussi des ceuvres littéraires dès
leur parution, nitme s'ils attendaient un certain temps avant de leur con-
saerer des études plus approfondies ou de les faire figurer (Fans des ouvrages
de synthèse.

Si pour le choix des sujets d'étude la politique (les Routnains semble
calquée sur celle des Français, elle se singularise pour ce qui est de l'impor-
tance qu'ils accordent à eertaines espèces littéraires par rapport aux autres.
La poésie oceupe une place de choix dans leurs knits. Celle tendance
reflète le prestige dont la poésie jouissait en Roumanie ; c'est un phéno-
mène qui existe toujours : l'édition. et la vente massives de volumes de poé-
sie étonnent toujours les étrangers.

Enfin, les noms qui reviennent le plus souvent dans les textes des
critiques sont ceux de Proust et de Valéry. Il est évident que c'est, avant
tout, une question de mode : on parle beaucoup des deux auteurs à Paris
et dans les cercles littéraires de toute l'Europe, car il s'agit de créateurs
ayant innové Part d'éciire. Mais leur contribution concerne la manière de
composer, le domaine des recherches formelles, or, comme nous l'avons vu,
les hommes de lettres roumains se passionnent pour tout ce qui touche les
techniques d'éeriture.

3. GRANDEUR ET INFORTUNE DE LA CRITIQUE ROUMAINE

Le chemin suivi par les critiques que nous avons présentés lei
illustre jusqu'à la caricature la dépendanee culturelle de la Roumanie
par rapport à la France. Le système de renseignement roumain était,
entre les deux geerres, calqué sur le système francais. Après avoir ac-
compli une partie ou la totalite de leurs études universitaires, ils choisis-
saient de les continuer ou de les parachever it Paris. Pourquoi decidaient-
ils d'étudier en France, de voyager et de séjourner en France Pourquoi
le faisaient-ils sans la moindre hésitation Cétait, comme nous rayons
écrit, la mode et un étudiant ne considérait pas que son éducation était
terminée avant de faire un séjour dans ce qui, à l'époque et depuis plus d'un
siècle était la capitale littéraire idéale pour un Roumain. Quelques
homilies de lettres, dont la plupart etaient originaires de Transylvanie
continuèrent ICUS études ou soutinrent des thèses de doctorat à Vienne
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ou dans les universités allemandes (Eminescu, Octavian Goga, Ludan
Blaga, Tudor Vianu) et deux ou trois Molde ves et Valaques le firent des
deux cais du Rhin (Titu Maiorescu, Paul Zarifopol). La tendance do-
minante resta cependant dans la sphère d'attraction de la France exclu-
sivement.

Il serait, bien entendu, imprudent de g,énéraliser. Le nombre des
étudiants en Lettres et de futures écrivains et critiques qui faisaient des
séjours d'étude en France reste relativement peu Mewl. Ils forment une mini-
société dans le monde roumain des lettres et de la vie eulturelle roumaine.
Ainsi, la dépendance culturelle vis-à-vis de la France relève plus de la
coquetterie intellectuelle que d'une réflexion globale sur les relations
culturelles et encore moins d'une réflexion critique sur une littérature étran-
Ore. Nous sommes en présence d'un phénomène bien connu dans le monde
des lettres, celui du parisianisme observable non seulement en Roumanie
mais aussi dans beaucoup d'autres pays d'Europe Centrale et d'Amérique
Latine épris d'une certaine image idéale de la culture franyaise.

Enfin, l'influence de ces cercles critiques fut dérisoire sur le fonction-
nement de la société roumaine des années 20 et 30. Ces cercles ont peu de
poid économique, comme i1 ont peu de poids politique. Perspessieius
reconnait implicitement l'impuissan.ce des critiques lorsqu'il se plaint
du fait que l'Etat n'intervient pas dans le financement d'une politique
de traductions de qualité. « Cine WA, facii aceasta munca, de ani si de abne-
gatie, pe care o reclamil talmacirea unui clasie strain, chid. Statul nu pune
umarul ? » 63 Le critique, qui donne d'habitude l'exemple d'une liumeur
égale, s'indigne également lorsqu'il apprend que la Roumanie ne sera
pas représentée à une exposition littéraire internationale organisée
l'ocasion du centenaire de Goethe : « Desigur ca daca in local une atari
intilniri de literatura universala ar fi vorba de vreo internationala, de lupi
In piele de oaie sau de cine stie ce Mani de un2i de prin pii,duri, un comisar
al guvernului ar fi fost numit deja, tantiemele incasate si opera la jurnatatea
drumului »64. A l'aide de métaphores cynégétiques, Perpessicius désigne
le monde de la politique teinté d'hypocrisie et de démagogie, le monde de la
politique qui, dans la société roumaine, a une priorité absolue sur le monde
de la littérature.

63 Traducerile (1928) rcpris in Lecluri slriiine, p. 18
" Tálmãcirile i expozitiile literare comemorative * (1931) in Lecluri Online, p. 21.
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LA CORRESPONDANCE DU STARETZ PATSIE
DU MONASTERE DE NEAMTU

NALENTINA PELIN
(Kishinex)

Le « staretz » (higournène) Paisie VelMikovskij (1722-1794) s'in-
tern dans la culture roumaine de la deuxième moitié du XVIIIe siècle glee

son importante contribution au renouveau et A, la regeneration de la vie
monacale, au nouvel essor qu'il donna A, son organisation. La
vaste activité littéraire déployée de cone,ert avec ses disciples dans trois
monastères de la Moldavie : Dragomirna (1763-1775), Seeu (1775
1779) et Neamtu (1779-1794) combla des lacunes et enrichit la late-
rature roumaine par la traduction remarquable d'un grand nombre d'ceu-
vres provenant des fonds d'or de la patristique byza,ntine, et de travaux
histotiques et littéraires du partimoine eulturel des autre,s peuples. En
Moldavie Phigournène Paisie s'applique à reviser les anciennes traduetions
slaves des emits patristiques d'après les originaux grecs et, en méme temps,

traduire d'autres oeuvres de haute exégèse aseetique, fondé sur les mémes
traductions en rournain réalisées par ses disciplies. Déployant son activité
dans un milieu culturel roumain et benéficiant de l'appui des lettrés mu-
mains, Phigoumène Paisie apporte une substantielle contribution A, l'enri-
chissement de la litterature slave par des o3uvres jusqu'alors inconnues. La
renouveau de la vie monacale et les immenses valeurs spirituelles arrachées
de l'anonymat out été receptées dans toutes les contrées roumaines,
rejouissant d'un large echo en dell de lcurs frontières, dans la personne
de l'higoumène Paisie de Nearntu furent reeonnues ainsi les mérites du
plus grand ascète hesychaste du XVIIP siècle.

Vers la fin du XVIII' siècle le monumental patrimoine littéraire
paisien, représenté par de nombreuses traductions patristiques et par ses
etudes originales accompagnées d'importantes attestations documentairesi
se concentre au monastère de Neamtu. Pendant plusieurs années
mables valeurs spirituelles furent diffusées veis d'autres monastères des
Principautés Roumaines : des copies manuserites et, plus tard, des ouvra-
ges imprimés, ce qui a fait reaffirmer dans eette periode les traditions eul-
turelles séculaires de Neamtu.

Rev. Études Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 397-411, Bucarest, 1993
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La plus grande partie de Pceuvre paisienne est devenue connue
travers plusieurs études et quelques édition.s d.ues aux chercheurs rou-
mains et étrangersl.

Un r6le important dans laréconstitution et a l'évaluation de l'activité
culturelle de Phigoumene Paisie et de ses disciples revient aux matériaux
docurnentaires. De grande valeur dans ce sens sont l'Autobiographie 2 et
plusieurs variantes de la Vie de l'hiqountkne Paisie 3 , écrites par ses plus
proches disciples : Mitrofan, Isaac Daseillul, Grigorie Dascalul et Platon.
La correspondance est une autre source documentaire importante qui pré-
cede chronologiquement l'Autobiographie et les variantes de la Vie . . . et
éclairent encore plus Pactivité calturelle de Palsie au Mont Athos et en
Moldavie.

Durant les 31 années d'activité en terre moldave comme higoumène
des trois monastères, il eut à resoudre des problèmes liés à Porganisation de
la vie des moines et A, son propre passage d'un monastère à l'autre, en
entretenent à cet effet une vaste correspondance avec les officialités de l'épo-
que. En sa qualité de père spirituel et propagateur des écrits patristiques
hésychastes, il rédigea des lettres argumentées à, l'appui des questions et
des sollieitations des moines des Pays Itou.mains et d'en delà de leurs fron-

Gheorglic Samurean, Arhimandrit Paisye Velychovsky, 1894, dans Russkij Palomnik,
A. Jacinairskij, Paisye Vet yaovsky i vozroScienie slaejanskoj pis'mennosti a Moldavii Ito atoroj
polo vine XVI II-go vieka, in Slaajanskie i russkie rukopisi rumynskich bibliolek, St. Petersbourg,
1905, p. 515-554 (avec la description des 276 manuscrits de la bibliolheque du staretz Paisie de
Neanitu); D. Furtunii, Insemndri despre starch)! Paisie, in e Revista istoricA o, 1919, p. 53-55
Eugen Procopan, Paisie Trelicikovskii, in e Revista Soc. 1st. Aril. bisericeascil e, XXIII, 1933,
p. 161-262 : D. Fecioru, Manuscriscle de la N arnfu. Ti aducen din sfinlii pecrinfi si din seriitorii
biserieesti, in e Studii Teologice o, 1952, n°8 7-8, P. 458-486; Paul Alihail, Starejul Paisie
Velicicovseld f i erczia de la nsimIstirea Poiana Voronei din Moldova, in tArhivele Basa-
sabieie, 1938, 1-4, p. 69-79; Idea), Marcia! Puisie de la Neanthr, innoitorul mona-
hismului, in e Mitropolia Moldovei e, XXXVIII, 1962, 1108 5-6, p. 409-917
idem, Traducertle patristiee ale stardului Paisie, in e Mitropolia Olteniei o, XXIV,
1972, n08 3-4, p. 219-22 i; I Tom. Leonid (Poljakov), Literaturnoe nasledstvo Paisija Veligko-
askogo, turnal Moskovskogo Patrijarkstva e, 1957, n° 4, p. 757-761 ; Filocalia. Tra-
duction, introduction et notes de D. Stfiniloae, vol. 8, Bucarest, 1979, p. 555-587
Elena Linta, Pave Velyaovsky edin izmezdu postednite gol cmi cerkovnoslaajanski
in Palaeobulgarica o, VII, 1983, n° 3, p. 14-42: Anthony-Emil N. Tachiaos, The revival of
byzantine mysticism among Slays and Romanians in the X VIII6 century. Texts relating to the
life and activity of Palsy Velichkonsky (1722-1794), Thessaloniki, 1986 ; de quelques mono-
graphies : Serghie Getverikov, Paisie starejul mänáslinii Neamjului. Viaja, invei 'Nara si in-
fluenja lui asupra bisericii ortodoxe, ed. I, 1938, AlAnAstirea Netunt, 1943, 417p. ; rééditee
la variante abrégée eetverikov, Stands Paisij Velyckovskij, Ymca-press, Paris, 1976;
A. E.N. Tachiaos, Paisie Velicikovskii (1722-1194) el son &ale ascétique-litteraire, Thessa/o-
niki, 1964 ; Leonid (Poleakov), Literaturnaja dejatel'nosti storm Paisyja Veligkovskogo, in eMes-
sager de l'Exarchat du Patriarcat Russe en Europe Occidentale .21 (1973), p. 69-104, 203-237.

Le manuscrit, en 1. slave, se trouve en Russie, Saint-Pétersbourg, B.A.., Fonds 58,
no 13 3 26 (lacimirskij). Editions : Autobiografia starejului Paisie, Traduction du slavon par
Stefan Berechet, Iasi, 1918; Paisij Velicikovskii, Autobiografia di uno Stands, Presentazione di
P. Tomas Spidlik, Edizioni Scritti monastici, Abbazia di Praglia, 1988.

3 Sur les auteurs de la biographic de Paisie, leur chronologie et l'argumentation de l'ap-
pariton de plusieurs variantes, voir la preface de la sitie BlaSennejsago otea nazego starca Palsyja.
Sobrannoje ot mnoghich pisatelej i socinenno otcem Platonom schimonachom, ed. de MAnnAstirea
Neamt, 1836. Scion la meme source, cette année-ci a paru aussi l'édition roumaine dans Pinter-
prétation de Gbiriac Duhovnicul. Les autres variantes de sa title ont èté &rites par : Mitrofan,
cca 1815 (en 1. slave); le ms. se trouve actuellement a Saint-Petersbourg, dans les Fonds de
l'Acadérnie Spirituelle, n°279, editié par A. E.N. Tachiaos. 1986, p. 95-150 ; Isaac Dascillul,
cca 1816 (en roumain), le ms. se trouve actuellement au monastere de Neamtu, n° 154 ; Grigore
DascAlul, 1817 (en roumain, édité à Neamu en 1836) ; un manuscrit de 1826, du skite Pocrovul
se trouve à Chisinilu, it la Bibliotheque de l'Académic, no 2124 .
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3 La correspondance du staretz Paisie 39g

tières. Dans des narrations qui dépassaient souvent de beaucoup les dimen-
sions d'une lettre, il lacontait à ses amis et A, ses disciples de
l'étranger les commencements de sa vie cénobitique au -Mont Athos, la
&convert° des livres patristiques et leur collections, les innombrables
difficultés qu'il avait surmontées. Dans ses lettres il justifie sa sortie du
Saint Mont et son installation, avec ses disciples, en Moldavie. Paisie
nous donne des explications capables d'éclairer la plus importante partie
de son activité littéraire en Moldavie celle &die° A, la traduction et la
revision des traductions slaves anciennes des ceuvres patristiques, les
causes qui l'avaient determine à accomplir, avec ses disciples, un travail
si diffieile et si exténuant, activité qui autrement eut été inconnue. De
sa, correspondance on ne connaissait jusqu'A, present que 11 lettres. Les
cinq premières ont été introduites dans le circuit scientifique par Pédition
parue à Moscou en 1847 4. Outre la Vie... (variante du schimonachos
Platon, reproduite avec des abréviations d'après Pédition de Neamtu,
1836), les avant-propos de l'higouniene Vasile de Poiana Mgrului et deux
autres écrits paisiens, l'édition de Moseou content aussi les lettres sui-
vantes dont les titres ont été établis par les éditeurs : 1) Lettre à Teodosie,
archimandrite da monastère de Sofroniev de Russie (le debut de la lettre,
contenant des narrations sur quelques monastères roumains, est ornis,
approx. 1794) ; 2) Lettres aux pères du sidle de Poi ana Mdrului sur
l'élection de l'higoumène après la mort du staretz Vasile (avril, 1767) ; 3)
Lettre au prétre Dimitrie, en Bussie, sur les usages movacaux (Dragomirna,
16 mai 1766) ; 4) Lettre au même prétre Dimitrie, en Russie, conseils (Dra-
gomirna, 18 mars 1772) ; 5) Lettre à l'abbesse Maria du monastère d'Arzamas,
en _Russie, avec ses religieuses, conseils (Neamt, cca 1790).

Après ses reeherches en Roumanie, le prêtre Serghii Cetverikov
decouvre encore d'autres lettres du staretz Paisie qu'il présente dans sa
monographie fondamentale5, traduites plus tard et rééditées au monas-
tère de Neamt en 1943. L'édition de 1847 est complétée par S. Cetverikov,

savoir : 1) Lettre au père Sofronie du skite de Robaia du monastère d'Arge$
concernant l'orientation spirituelle (Dragomirna, 30 juillet 1766) ; 2) Lettre
cilia- disciples Doroftei et Gherontie, envoy& et l'ecole, à Bucarest, pour
etudier la langue grecque (après 1779, de Neamtu) ; 3) Une série de 3 lettres
concernant le moine rebel Teopempt du skite de Poiana Voronii (Neamtu,
1793) ; 4) Lettre de l'higoumène Atanasie Moldoveanul du skite de Cassocaliv
du Mont Athos, sur les règles ecclésiastiques ; La reponse du staretz Pdisie

Atanasie (en 14 chapitres, période de Athos).
La correspondance en slavon du staretz Palsie avec le skite Poiana,

Voronii a éte decouverte au Monastère Rila (Bulgarie) et la lettre de Paisie
do 22 juin 1793 a été publiée par Paul Mihail(ovici)6.

Une dernière contribution à la valorisation de la correspondance du
staretz PaIsie est attestée dans la récente edition de la Autobiografia en
langue italienne qui publie, outre plusieurs ouvrages inedits, le texte de

4 Zitie : Zilie i pisanija moldavskogo stoma Paisgja Velytkovskogo, lzdanic Kozerskoj
Vvedenskoj Optinnoj pustyni, Moskva, 1847, p. 1XX, 1-318.

5 Serghij Cetverikov, Paisie, starclui mandslirii Neamfului, 1938, p. 207-220.
6 Paul Mihail(ovici), Starejul Paisie Velicicovschi ;i erezia de la mdaistirea Poiana

Foronei din Moldova, in sArkivele Basarabici* 1938, 1-4, pp. 69-79.
Autobiografia di uno Starets..., 1988, p. 177-179.
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la Lettre de Paisie a Sofronie du skite de Robaia, mentionnée par S.
Cetverikov.

A la suite de la redécouverte A, Chisinau 8, ces dernières années, de
la bibliothèque du monastère de NoulNearnt 8 (en Bessarabie), eonsidérée
perdue après 1940 1° et A, l'édition des descriptions de 143 manuscrits slavo-
roumains des XIV 0-XIX e siècles, la correspondance de Paisie a pu
être comp/étée par de nouveaux matériaiux. Dans les manuscrits de la bi-
bliothèque de Noul Neamt (Archives Nationales de la Moldavie, Chisin.gu,
fonds 2119), outre plusieurs matériaux concernant l'activité culturelle
de Palsie en Moldavie, nous avons dépisté 20 lettres, y compris celles déja
connues. 11 s'avère nécessaire d'anticiper la présentation de ces manuscrits
de grande valeur par quelques données relatives 4 la corrélation entre le
fonds de manuscrits de Noul Neamt et celui du monastère de Neamt.

Ainsi, comme on l'a démontré, durant la dernière période de l'acti-
vité du staret Paisie en Moldavie, tout le patrimoine littéraire paisien a
été concentré au monastère de Neamt. Mais dans la deuxième moitié du
XIX e siècle il a été dispersé dans plusieurs &pelts de la Roumanie et de
l'étranger. Au milieu du XIX e siècle, après la sécularisation des trésors
des monastères et à la suite des réformes ecclésiastiques, les moines qui se
rendaient au Mont Athos, en Bessarabie ou en Russie avaient emporté
du rnonastère de Neamt plusieurs livres du fonds paisien, ainsi que du
trésor de livres roumains anciens. D'autres manuscrits de Neamt ont été
pris par les collectionneurs et les chercheurs russes ; parmi eux se fait re-
marquer A. Iatimirskij 11.

La plupart des livres de NoulNeamt, y compris ceux dela plus grande
valeur, a été apportée en 1861 par l'hiéroschimonaque Andronic et, au
cours des années suivantes par d'autres moines qui les avaient pris pour
leur propre usage. Ce fonds de livres religieux a été ensuite complété par
de nouveaux écrits, grace aux efforts des lettrés de Noul Neamt et de leurs
disciples qui ont continué les traditions des lettrés roumains en écrivant,

a Introduction V. Ovcinikova-Pelin, Colecfia nulndstirii Noul Neamf (sec. X IV XIX )
in Catalogul general al manuscriselor moldooene§ti pdstrate in URSS, ChisinAu, Ed. Stiinta, 1989.

. a Le monastere Noul Neamt, situé sur la rive droite du Dnicstr, dans le village Chitcani,
district Tighina, a été fondé le 13 janvier 1861 par l'hyéromonaque Teof an (Cristea) et -par
l'hyéroshimonaque Andronic, avec d'autres 30 moines, tous provenant du monastere Neamt,
venus en 1861 en Bessarabie, occupée alors par les Russes. A la suite de longues négociations,
les instances supérieures de Saint Pétersbourg ont remis aux moines de Neamt une des pro-
priétés terriennes du monastere pour la fondation d'un nouveau monastère A Chitcani. La pro-
priété appartenait au monastére de Neamt, ainsi que 9 autres domaines aux Pays Roumains.
Le nouveau monastere, construit d'apres le modele du monastere de Neamt, a fonctionné selon
les traditions et les usages de Phigoumène Paisie jusqteen 1959 (quand il a été fermé par les Sovié-
tiques) et a été ouvert de nouveau en 1992. Pour des details sur le tnonastere Noul Ncamt voir i
Istoria pentru Inceputul 0 Intemeierea Nomli mcnastiri Neamful in Basarabia (1861-1881), par
l'hieroschimonaque Andronic ; Corespondenfa ca prioize la intemeiet ea mdastirii Noul Ncamj
In Basarabia (1861-1864) les deux manuscrits sont aux Archives Nationales de Moldal.ie
de Ch4irau, Fonds 2119, noo 54 et 84. Istorija N000-Neamestskogo Sojclo-Voznesernkogo mono-
storja,. rédigée d'aprés le manuscrit de Andronic, complétee et traduite en russe par l'archiman-
drite Gurie (Grosu), Chisinau, 1911.

lo Manuscrise de origine romdneasca din colecfii sirdine, Repertoire de Rada Constanti,-
nescu, Bucureeti, 1986, p. 146-149, 178, 256.

11 Scul le fonds de manuscrits de la Bibliothéque de l'Academie de Saint-Pétersbourg
conserve plus de 20 manuscrits de l'école paisienne de Neamt, dont une partie est attestée
par R. Constantinescu in Manuscrise... p. 72-77.
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5 La correspondance du -staretz Paisie 401

sous l'occupation russe, des livres roumains, jusqu'à la fin du XIX e siècle.
De ce point de vue la bibliothèque du monastere Noul Neamt doit étre
considéré partie intégrante de la bibliothèque de Neamt.

Sous aspect thématique remarquons un intérét aceru des moines de
Noul Neamt pour Pceuvre palsienne. Parmi les 143 manuscrits, 38 insèrent,
sous la forme d'ouvrages à part ou miscellanés des traductions patristi-
ques de l'école paisienne, des écrits théologiques originaux, des lettres de
Paisie, ainsi que des ouvrages consacrés à sa vie et à son activité. Présen-
tés en version slave et roumaine, les rnanuscrits concernant Pactivité
de Paisie, eomme d'ailleurs toute la bibliothèque de Noul Neamt, sont
&is à Parchimandrite Andronic, l'infatigable lettré et historien de ces deux
monastères.

Adepte enthousiaste des principes de l'école paIsienne, Phiéroschi-
monaque Andronic collectionne pour ses travaux historiques le plus riche
compendium de manuscrits concernant Pactivité de Paisie. Dans lstoria
mcinästirilor .Nea?n i Sec-u 12, trois des dix volumes de eette ceuvre sont
consacrés exclusivement à la vie et A, Pactivité de Palsie et de ses disciples.

En utilisant les variantes rédigées par Mitrofan, Isaac, Grigore et
Platon, l'hiéroschimonaque Andronic écrit une nouvelle variante de la
Vie . qu'il introduit comme texte de lecture pour le 19 novembre dans
son Sinaxare 13. Dans ce mème sinaxare, con cus d'une manière origi-
nale, dont il n'a realise que trois rnois (septembre, octobre et novembre)
et cinq jours (de décembre) l'hiéroschimonaque Andronic introduit aussi,
comme textes de lecture pour chaque jour, des travaux patristiques de
la Filocalia en langue roumaine 14. Grftce à ces travaux, ainsi qu'à d'au-
tres dont il sera question ci-dessous, Phiéroschimonaque Andronic, archi-
mandrite du monastère Noul Neamt, s'inscrit parmi les premiers cher-
chem de Pceuvre de Palsie de Neamt.

La source principale des nombreuses copies des lettre,s rédigées par
Paisie et enregistrées dans le fonds de la bibliothèque de Noul Neamt se
trouve dans les deux manuscrits provenant du monastère de Neamt : Mis-
celaneul de invapiturci, asceticci du moine Mitrofan15 et Miscelaneul de scri-
sari du schimonaque Platon 16.

Mitrofan, un des plus anciens et plus proches disciples de Paisie, au-
près duquel il avait servi 30 ans, était un copiste habile et, en égale naé-
sure, bon connaisseur de l'art de la grammaire »11. ii écrit /a première va-
riante de la Vie . . . en langue slave 18. Le miscellané, qui se trouve dans le
fonds de Noul Neamt, intitulé Carte pentru asculatare din multe ccIrli ale

12 Istoria mdarstirilor Neamful §i Secul, &rite par Phyéroschimonaque Andronic entre
1864 et 1881 en Bessaranie, voir les descriptions dans Coleclia..., nr. 112-123, p. 290-313.

15 Sinaxar (septembrie, octombrie) avec des enseignements de e Filocalia , 1867, voir
la description in Colecfia..., n° 125 (58), p. 315-322; Sinaxar (novembre...), 1870, idem,
n° 126 (62), P. 325-330; Sinaxar (décernbre)... 1888, idem, n° 127 (92), p. 332-334.

14 La Filocalia grecque, traduite par le staretz Paisie en langue slave, a été éditée à Moscou
en 1793, connue sous le titre Dobrololjubie... En mtme temps avec la variante slave on a fait,
aussi du grec, la traduction roumaine qui se trouve à Neamt, liée en 4 volumes vers 1839,
mais qui par manque d'hnprimerie a été diffusée en copies manuscritcs. Voir Colecjia... n° 36
(6), p. 180-182; n° 56 (35), p. 228-231.

25 Voir la description du ms. in Colecfta... n°29 (16), p. 157-160.
26 Voir la description du ms. in Colecjia... n° 34 (22), p. 172-176.
12 Viaja Preacuviosului nostru pdrinte stare, Paisie... Neamt, 1836.
18 2itie, la variante de Mitrofan, ed. de A. E.N. Tachiaos, 1986, p. 95-150.
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Sfinfilor Piírinti adunateí, est écrit par Mitrofan au monastère Neamt en
1781, selon les precisions de la fin du miseellané. Outre les écrits patristi-
ques, traduits et améliorés par Paisie (Basile le Grand, Ioan Scararul,
Simion Noul Teolog, avva Dorotei, Teodor Studitul, Efrem Sirul, Grigo-
re Sinaitul au total 19 écrits), à la fin du miscellané est insérée une lettre
intitulée Scrisoarea staretului attre preotul Dimitrie, mn Rusia, pentru toatií
rebncluiala cea monahiceasca. 11 est fort probable que Mitrofan ait copie
cette lettre, puisque son texte correspond du point de vue thématique aux
travaux rassembles dans ce florilege d'obeissance, abstraction faite de son
caractère plus ou moins confidentiel.

De tons les manuscrits contennant la correspondance de Pa-isle,
connus jusqu'à present, Miscelaneul du schimonaque Platon est le plus
important. Platon avait été longtemps secrétaire et copiste de Phigou-
niène et connaissait très bien son activité littéraire ainsi que ses relations
avec le monde en dehors du monastère. Il n'est pas étonnant done, que la
variante de la Vie ... rédigée par Platon, a 6-0 acceptée par tons les pères
de Neamt ; elle a 6-0 éditée en 1836 19.

Ecrit au monastère de Neamt vers la fin du XVIIIe siècle, de la
vie de Paisie, le Miscellané de Platon content 10 lettres qui, à ce qu'on
pent voir dans le manuscrit, ont été copiées plus tard, sans respecter l'or-
dre chronologique :

Lettre (avec un avant-propos do Platon) au metropolite Gavriil
de Moldavie, avec un texte sur les Raffles de la vie en communauté (18 cha-
pitres), (Dragomirna, 1763) ;

Lettre au. prétre Dimitrie, en 1?ussie, sur la vie monacale (envoyée
avec les *res Gavriil et Spiridon, Dragomirna, 16 mai 1766)

Lettre à l'abbesse du. monastère Arzamas, Maria Petrovna Potasieva,
Conseils (Neamt, cca 1790) ;

Lettre au pare Teodosie, l'higoumane du slate Tilyucani (Neamt,
après 1779) ;

Lettre envoy& au môme Teodosie (déja archlinandrite à Sofroniev,
en Bussie ...) ;

Sommaire de l'écriture tDespre rugiíciunea » sur un moine
philosophe des monts Moseni : 1. Introduction ...; 2. Chapitres sur t
ciunea »; 3. Le rapport du conseil envers l'higoumène du monastère
de Poiana Voronii, Agaton, sur Teopempt ; 4. Le rapport de Phigounbane
Agaton envers l'higoumène Paísie; 5. Lettre de l'higoumane Paisie eb

l'higoumène Agaton avec ses frères, pour Teopempt; 6. Court sommaire des
écritures des saints pares sur la (t Rugciciunea (Neamt, 19 juin
1793).

Lettre aux frares, en Russie : Alexandru Matveev, loan Petrovici,
Matvei lacovlev, Andrei Ioanovici, Afanasii Nichitici, réponses ea quelques
questions, suivie de : « Brave création sur la tradition enseigné des saints
apôtres » (Neamt, 1794) ;

Brave lettre de réponse à Nichifor Teotoclbi (ancien archev'eque
de Astrakhan) ;

Lettre de consolation aux pares ascates Onufrie et Nicolae, depuis
25 ans se trouvant à Vorona (Secu, 6 juin 1776) ;

19 Zitie..., Nearnt, 1836.
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10. Lettre à l'honnéte pr'etre Iona (sans date) 20
°mine lettre a un surtitre ou un bref commentaire &tit par le

schanonaque Platon. Les lettres de l'édition de 1847, ainsi que les copies
m.anuscrites du fonds de Noul Neam( ont toutes l'indieation de la date,
du destinataire et du problème qu'elles traitent, ce qui indique comme
source de base le manuscrit de Platon ou ses copies. La ntème forme de
présentation des lettres est attestée par un autre manuserit important,
le miseéllané de la fin du xvine siècle début du XIX° de la Biblio-
theque metropolitane de Moldavie, no 117 21, qui content einq lettres,
y cotnpris la série Teopempt avec le mamuserit Despre rugeiciunea

Parini d'autres manuserits comprenant des lettres de Parsie rédi-
gées en langue slave ou des traductions en roumain, copiées au monas-
tere de Noul Nearnt 22, un intérêt partieulier présentent les manuserits
de l'hiéroschimonaque Andronic consaerds à, la vie et A, Pactivad de Paisie.
Dans le IV° livre de Istoria meincistirilor Neamlul i Semi 23, rddigé en
Behsarabie en 1874, sont inserrées 11 lettres, y compris quatre exemplai-
res jamais mentionnés jusqu'à, présent : Lettre à ceux qui sont au fauchage,
au meteh NeKani (Dragomirna, 21 juin 1775); Lettre aux peres restes
Dragomirna (après son passage it, Seen, 1775) ; Lettre au metropolite Gavriii
sur Pelection de l'higoum ene parmi les peres dv conseil movastique, avec les
Regles de la vie en comnzunaute, cliap. 1-9 (Secu, 1777); Lettre à la mère
Nataria, dans les Monis Ceahleuu, arec benediction paternelle pour la fon-
dation du skite Veiratec (Neamt, 24 avril 1789).

La correspondanee de Paisie est complétée par le V° byre de Istoria
meindstirilor .Yeamlul vi Secul 24 rédigé par Andronie entre 1879-1880
et qui content 12 lettres et d'autres travaux sur Pactivité de Paisie et
de ses disciples en Moldavie. Dans ce volume est insérée une lettre incon_
nue jusqu'A, présent, notamment : Lettre à Amvrosie, Atanasie et Teofan,
en 1?ussie, sur son transfert du monastere $ecu à _Yearn!.

Done, après cette brève mention des manuscrits relatifs à, la cones-
pondanee de Paisie, qui se trouvent dans la bibliothèque du monastère
de Noul Neamt, nous présentons ei-dessous quelques éléments relatifs au
contenu de ces lettres, considérées en ordre chronologique :

22 A la fin du manuscrit, parmi d'autres notices marginales, le copiste mentionne : Ce
lis re est raniasse et est écrit par son disciple qui, de sa vie, a copié ses livres et qui cst le
schimonaque Platon

21 Paul Mihail, Zamfira Mihail, Manuscrise slave in colecjii din Moldova (II), in Romano-
slavica s, XIX, Bucuresti, 1979, n° 33, p. 61-64.

22 Voir les descriptions des manuscrits, dans Coleclia..., 02 32 (34), 36 (6), 44 (14),
50 (35), 71(48), 89 (31), 89 (31), 90(34), 91 (35), 92 (37), 93 (36), 95 (32), 96 (33).

" Le titre complet est : Istorie pentru inceputul viefii de obste a starefului Patsie si pentru
ea s6 se ;tic de cei mai de pre urm6, in ce chip s-au Inceput soborul fralilor a acestor monas-
tiri Neamful si Secul a sit nurni al obstiei starelului Paisic si In ce feliu au asezat el viafa de
obste; si arcitare pentru bucatele cele oprite f6g6cluinlei ailugaresti ; fi dovezi pentru acerca cea
adunatd in! re aceste monastiri prin acestasi stare! ; si incá niste pooquiri ale sale duhovnicesti,
voir la description in Colecfia..., n° 116 (70), p. 296-299.

24 Le titre cornplet : Istorie cuprinzilioare de mai multe corespondenfe ale preafericitulut
stare/ Paisie Velicikovskii cu deosebite fete duhovnicesti ; pentru predaniile sf. apostoli si ale
sf. p6rinfi si allele, adunal6 si aledtuitcl Odin acest chip de ieroshimonahul Andronic, voir la
description in Colectia..., no 117 (82), p. 299-305.
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1. Lettre au métropolite de la Illoldavie Gavriil et les Règles de la vie
en communauté, chap. 1-18 (Dragomirn a, 1763) 25.

Au mois de septembre 1763, après s'étre installé avec ses disciples
Dragomirna, A, la sollicitation du métropolite Gavriil, Phigoumène

Paisie envoie à Iasi, avec un moine, le texte des Myles (Tipieul) qu'il
a,vait l'intention d'introduire au monastère, accompagné d'une lettre
d'explication. Paisie évoque d'abord quelques moments biographiques
en mentionant qu'il était d'origine ucrainienne (malorosienne) et qu' « à la,
suite d'une grande attraction et d'un grand amour pour la vie monacale,
il a aba,ndonné le mode de vie /aique » et il est parti pour l'Athos (sana
aucune mention de son séjour dans les monastères roumains).

Il (Merit amplement comment il s'est décidé, après avoir hésité
longtemps, de recevoir des disciples de Valachie et de sa patrie ; il parle
aussi de son passage au skite Saint Constantin et de la vie suivant
règle monacale de Saint Vasile le Grand « qu'on doit commencer avec
12 frères au moins ». Mais puisque le nombre des moines était devenu
trop grand et le skite de Saint Ilie, construit par eux, trop étroit, Paisie
décide de quitter le Saint Mont pour toujours. Sa décision, déterminante
pour le sort ultérieur de la communauté, est argumentée de cette favon

Quoique le Saint Mont soit une sainte place ... il nous sera diffieile
d'y vivre sans avoir tout ce qui est nécessaire, faute de quoi, notre vie
en commun va se ruiner avec le temps. C'est pourquoi j'ai trouvé bon de
venir avec tous les frères sur cette terre orthodoxe et bénie par Dieu pour
mieux fonder notre vie en communauté ».

En remerciant pour leur installation A, Dragomirna, fondée par
le métropolite Anastasie Crimca, archevéque et métropolite de Suceava,
Paisie fait mention que # la vie y doit étre organisée en, communauté,
suivant l'Ecriture. Notre plus vif désir continue Paisie est de garder
la règle de vie en communauté, la règle donnée par notre père et fonda-
teur, en dépit du fait que parmi les livres se trouvant au monastère on
n'a pas pu dépister cette règle ».

Enfin, parlant de sa Règle, Paisie montre qu'elle ne représente
pas quelque chose de neuf et d'inconnu ; elle avait 0,6 rédigée par Saint
Basile le Grand, et c'est de lui que l'avaient reprise /es fondateurs de
la vie en communauté Teodosie le Grand et Teodor Studitul et
qui la gardèrent telle quelle au Saint Mont.

Il est explicable ainsi par l'intermédiaire des variantes de la Vie .
(Isaac Dasalul, Grigore Dasc'dlul, le futur métropolite de la Valachie,
Platon) que la Ilègle de Paisie avait été approuvée par le métropolite
et le voivode. Palsie commence ensuite la rénovation et Porganisation de
la vie monacale de Dragomirna. Il s'occupe en méme temps, avec ses
disciples Alacarie et Ilarion Dasalu, de la traduction et l'amélioration
des livres patristiques emportés du Mont Athos ; il explique aux 'mines
les ceuvres des Saints Pères.

25 Dans le fonds de Noul Neanr il y a 10 exemplaires de la Lettre de 1763, suivie du texte
de la Regle 8 ex. en I. slave, voir n" 34 (22), 89 (31), 90 (34), 91 (35), 92 (37),
93 (36),. 95 (32), 117 (82) et 2 ex. en I. roumaine, voir no8 116 (70), 126 (62). Le
plus ancien texte en 1. slave est attesté dans le Miscelanée de lettres de Platen de la fin du
XVIII" s., les autres copies et traductions dérivent de ce manuscrit et ont été rédigées a Noul
Neamt.
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Lettre au prêtre Dinlitrie, en Rumie, sur les regles monacales, sur son.
conseil et sur soi-méme (envoyee de Dragomirna par l'intermédiaire des
peres Cravriil et Mitrofan, le 16 mai 1766) 26

Paisie décrit pour son ancien ami, le prètre Dimitrie, les changements
en bien survenus après son installation A, Dragomirna et mentionne
règle monacale qui y avait été introduite. Le texte de cette lettre est connu
par l'édition de 1847, de Moscou, publiée en langue slave ; rappelons brie-
vement son contenu en utilisant la traduetion roumaine de l'hiéroschi-
monaque Andronic.

Après une large incursion sur « la vie en communauté, » et sur rob&
issance trois fois bénie, qui est la base et la raison de la vie en communauté,
PaYsie elémontre la supériorité de ce genre de N-ie par rapport A, «la vie soli-
taire dans le desert » ou à celle avec un ou deux frères. Dans une phrase
claire et agréable, il expose ses souvenirs de jeunesse relatifs aux debuts de
sa vie monacale. Cet episode, present aussi dans Sa Autobiografia, expli-
que sa deuxième tonsure au skite de Trilisteni, ainsi que les causes qui l'a-
vaient determine de partir pour l'Athos.

La description de son séjour au Mont Athos, avee lequel Paisie con-
tinue la narration adressée au prètre Dimitrie, contient généralement les
mémes dates que la Lettre au métropolite Gavriil de 1763 le début d'une
vie difficile, la formation de ses disciples, la lecture des livres des Saints
Peres. Ilconstate, A regret, que peu nombreux sont les frères de notre peu-
ple russe qui sachent la Sainte Ecriture, c'est-à-dire des lettrés . . . ».

Le final assez volumineux de sa lettre décrit le transfert Dritg,omir-
na, avec ses disciples, dont le nombre avait déjà dépassé vers 1766 cent
personnes, ainsi que la bonne règle de la vie en communauté.

Lettre au père Sofronie du skite de Robuia du monast ere de Arges
(Dragomirna, 30 juillet, 1766) 27.

Parini ceux qui désiraient organiser A cette époque des saintes fonda-
tions monastiques d'après le modele du monastère de Dragomirna se trou-
vait aussi l'hiéromonaque Sofronie du skite de Robaia en Transylvanie.
Dans une breve lettre Palsie lui répond avec une sincere compassion, qu'il
ne pouvait pas lui envoyer quelqu'un en aide, paree qu'eux meme n'étaient
que de nouveaux venus dans ce pays et que l'organisation de la vie mona-
cale n'était qu'à, ses débuts. II lui donne quand mettle des conseils et lui
parle des qualités morales et spirituelles que doit posséder un veritable
conseiller.

" On a dépiste clans le fonds de Noul Neamt S exemplaires d cette lettre 4 copies
en!. six% e voir 0 29 (16), 34 (22), 95 (32), /17 (82) et un ex. en 1. rotimaine-
iden , no 116 (70). Deux copies slaves datent du XN Me s. : in Miscelaneul de ser isori de Platen
et Miccelaneul de maalaliuu aseelica de 1781 de Mitrofan ; les deux autrcs sont copiées a
Noul Nearnt dans la deuxienie moitie du XIX° s. L'unique xariante roumaine appartenant
l'hyeroschinionaque Andronic est inserrée dans le 4° livre de Isloria memaslirilor Aeamful
f i Secul. redigée en 1874.

seul exemplaire dans le 4e livre de Isloria manastirilor Aeamful i Smut, rédigée
par Andronic en 1874. N oir Golcelia... no 116 (70). Les plus anciennes copies se trouvent dans
le ms, du moine Halal] de 1768, à la 13ibliothéque de l'Ac.idémie Houniaine, no 5110; une
autre copie de ce ins. (no 4301), toujours it la BAH, datant de la deuxiéme moitie du XVIII s.
Voir Gabriel Strernpel, Cal °loyal manuseriselor romarteqIi, Bucuresti, 1987, Vol. III, p. 410-411
idem, voL IN , 1992, p. 207 (n° 5110). La lettre est editee en italien dans l'Aulobiografie...
1988, p. 177-179

www.dacoromanica.ro



406 Valentina Pelin 10

Lettre aux pères du skite de Poiana Miirului, sur l'électior de l'hi-
gournène après la mort dit supérieur Vasile (Dragomirna, avri11767) 28.

Après la mort de l'higournène Vasile de Poiana Màrului, auteur de
nombeux écrits, conseiller et ami de Paisie qu'il avait connu à TrAisteni29,
les moines se disputent quant à l'élection du nouvel higoumène. De sa vie
encore, le supérieur Vasile désigna son successeur en la personne de Teodo-
sie ; celui-ci, trop vieux, nomma A. son tour comme conseiller Alexie, qui
ne s'avéra pas un bon organisateur.

Dans une lettre de réponse, le higoumène Paisie met au courant les
mines qu'il leur envoie en aide Matei et Dionisie de Dragotnirna. Il les
prie a-ussi d'accepter le père Alexie, qu'il recommande comme un consenter
érudit et bon connaisseur des éeritures des Saints Pères ; quant aux pro-
blèmes administratifs, on pouvait faeilement trouver quelqu'un d'autre
dans le monastère.

Lettre adressée er ce rné me pretre Dimitrie, en 1?ussie, conseils (Dra-
gomirna, 18 mars 1772) 3°.

Après la lettre sur les règles monacales, envoyée par l'higournène
Paisie en 1766, le prétre Dirnitrie, clans son désir de s'ordonner moine, lui
demande des conseils. En ce sens, Paisie lui envoie, par l'intermédiaire du
prêtre Spiridon, des renseignetnents et les conseils nécessaires.

Lettre adressée aux pères se trouvant an fochage an methode .:_Vescani
(Dragomirna, 21 juin 1775) 31,

Grigore Dascillul, dans la Vie ... affirme que l'Autriehe s'est em-
parée en 1774 d'un vaste territoire de la Moldavie, qu'elle a notinné Buco-
vina, où se trouvait aussi le monastère de Dragomirna. La nouvelle fron-
tière, track par l'occupation, passait maintenant à travers les domaines de
Dragomirna, en démembrant non seulement le pays de nos ancétres, n ais
aussi en mettant à l'épreuve des destins humains.

Dans le désespoir dans lequel se trouvaient les moines de Dragomirna,
une bonne nouvelle vient de l'higoumène du monastère de Secu, qui /es
prie pour leur sauvegarde et leur repos spirituel de venir vivre chez
eux. Paisie &Tit alors au voivode et au métropolite de Moldavie, en anne-
xant aussi la lettre de Seen, et demande la permission de s'établir daus ce
monastère. Il prépare en eachette le depart des moines à Secu, en les en-
voyant aux travaux champétres sur les terres de N eseani, qui se trouvait
de l'autre côté de la frontière, en Moldavie. Comme réeompense pour leur
peine et pour ne pas réveiller la méfiance des nouvelles autorités, il leur

29 Le texte de la lettre est connu dc l'édi lion de 1847 (en I. slave), l'ne traduction
roumaine de cette lettre est insérrée dans le 40 livre de Istoria niäná.stiiilor Neanitul i Secul,
précédée d'im commentaire de l'hvéroshimonaque Andronic sur l'actiNité du starets Nasile
de Poiana Märului, voir Coleciia..., n° 116 (70), p. 85.

Pour des données supplementaires relatives au starets asile de Poiana Miirului, voir
la Autobiografia du starets Paisie ; une caractérisation plus ample de ses onus spiri Wales
est insérée dans la Letlre de reponse du starels Poisic ù Alhanassie, û Ali os. ir aussi Paul

Poiana Márului, un centru orlodox ciirlurdresc, in Spiritualit ale i islorie la intor-
sura Carralilor, Buzdu, 1983, pp. 355 384 + 10 ill. Le starets Vasile est l'auleur (le quatre
avant-propos, publiés dans l'édition (te 1847 de Mascot', mentionné ci-dessus, el c'est toujours
ui qui écrit le petit livre Perdu' nenuincinea córnii de cdlugdri, Hite a Neanit (s.a.).

30 Le textc en 1. slave est inclu dans l'édition de 1847; une copie roumaine de la Kt tre,
dans un manuserit de Andronic de 1847, se trouve dans le fonds de Nat'l Neam1, voir
Colectia..., no 116 (70).

al Deux exemplaires en I. slave et un ex. en I. roumaine : voir Cohecho.., n° 95(32)
96 (:33), et, respecthement, n° 116 (7(1).
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envoie à Neseani une lettre d'enseignements. Ensuite, en laissant comme hi-
gournène à Dragomirna le père Narcis et une partie des moines, Paisie
avec les autres moines «sont sortis par petits groupes et sont arrives jusqu'au
métoh N want et aux moulins du monastere ».

Apr& son arrivée au monastere de Seen, le 14 oetobre 1775, oft hi-
fut reçu avec beaucoup de joie, l'higouniène Pa1sie n'oublia pas ceux qui
étaient restés à Dragomirna et leur envoya la meme annee une lettre.

Lettre aux pères de Dragomirna (Secu, 1775) 32
Entre autres, Palsie attire l'attention sur la conduite de quelques

moines qui, parait-il, « passent leur temps à dissiper des values paroles
aux portes du monastère, inutilement, sans craindre Dieu ». 11 les prie de
ne pas désobéir et de ne pas transgresser les règles.

Brève lettre de consolation adressée aux prétres asceetes, Onufrie et
Nicoiae, qui étaient depuis 2.5 comas à Vorona (Secu, 6 juin 1776) 33.

Dans la lettre de réponse à ces deux ascètes, clout Onufrie, aneien
gouvernateur en Russie (qui se donne la tonsure en 1749 et vient en Mol-
davie au skite de Vorona), Paisie (Merit son installation au monastere
Secu et les changements qui y &talent survenus.

Lettre adressée au métropolite Gavriil de Moldavie, sur l'e7ection de
l'higoumène parmi les prètres du monastère et la Règle de la vie en commit-
nauté, chap. 1-9 (Secu, 1778) 34. A Secu Paisie trouve une règle plus an-
cienne de la vie en communauté, dont se servaient les moines. II envoie
aussi, afin d'Atre ap rouvée, à Iasi la Règle aneienne de Secu et sa propre
Règle, rédigée brièvement en 9 points, auxquelles il ajoute une lettre de sa
part. 11 insiste surtout sur l'approbation d'un point de la Règle ancienne du
monastere de Seen. : après la mort de l'higoumène, ne pas noinmer un autre
d'en dehors d.0 monastere, mais élire un parmi les pères du conseil. La
lettre contient aussi des informations, déjà connues, sur sa vie et son act-
vité au Mont Athos.

Lettres mix pères Antrrosie, Atanasie et Teofan, en Russie, sur
leur transfert au monastère de Youl Neaml, envoyée avec Iachint (Neamp,
après 1779) 35.

En 1779, pendant le regne de Constantin Moruzi, on avait fait des
dépenses pour l'accueil d'une haute personnalité de Iasi qui, finalement,
n'est pas venue. Ce qui avait (Ste prepare, a été distribué aux différents
monastères, une partie revenant aussi au monastere de Secu. Dans sa lettre
de remerciement pour ce signe de générosité, Palsie demande « cinq cent
lei pour la construction de 4 kellies à Secu, destinées aux couturiers, cor-

32 Letire attestée en 3 exemplaires : deux en 1. slave et un en I. roumaine, N oir Co-
lectia... n°8 95 (32), 96 (33), 117 (70).

33 Lettre attestée en 2 exeniplaires seulement en L %lase(Poslanie k of
Onufriju i Nikolaju bezmolvslvovasym 2.5 lel nad polokom Voronoju, kralkoe pisan ice (Sect', 6
juin 1776), voir Colecliu..., n" 34 (22), 116 (70).

34 La lettre et la variante abrégée de la Rivle, chap. 1 9, se trouv(nt dans le fonds de
Noul N. amt. en 8 exemplair( s 6 en 1. slave et 2 en roumain. Voir n°8 95 (32),
96 (33), 91(38), 99 (40), 100 (11); 44 (11) ms.des années 1803 et 1804, donation du confesseur
du monastère Secu, Dorotei, û Noul Neamt en 1864 ; 116 (70) l'hiérosch imonaque Andronic
mentionne dans son ms. que la Lettre. de 1778 a éte rédigée en 1. rournaine par Ghenadie
Cocoreanu, traduite plus turd en 1. slave par l'archimandrile du monastere de Neamt, Sofronie
(1704-1799, 1803-1805).

33 Un exemplaire du texte en 1. roumaine, N oir Coleclia... n° 117 (82), 1r:toilet-as de la
variante de V ia(a, redig6e par Mitrofan, voir idem, n° 116 (70).
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donniers, tisseurs ainsi qu'au père Ilarion Dascillul, pour qu'il enseigne
aux jeunes moines les enseignements hellèno-grecques Suivant le conseil
des boyards et avec Paprrobation du métropolite, le prince regnant decide
de mettre a la disposition de Palsie la grande et sainte église de l'Ascension,
du monastère de Neamt, « pour que celui-ci et aussi les autres rnoines
puissent se consacrer à une vie en communauté ».

Les événements, qui ont eu lieu depuis le ler juin, quand l'higoumène
Paisie reçoit la nouvelle sur eette decision, jusqu'au 14 aoilt 1779, quand
il passe au monastère de N eamt, ont été très tensionnés et dramatiques.
D'abord Paisie refuse de venir vivre dans un monastère qui n'était pas
presque desert, comme Dragomirna, mais un monastère aux traditions de
longue date, une église de prière et de rassernblement des cro-yants a la
fète de Picône de la Sainte-Vierge ; de méme il n'ignorait pas que son arri-
vée allait désoler les moines de ce monastère. L'higoumène Varlaam de
Neamt, en apprena,nt cette decision, vient a Secu et se jettant aux pieds
de Palsie tout en larmes, le prie de ne pas leur faire cette injustice, de ne
pas leur prendre et disperser le monastère.

Ces details significatifs sont révélés par la lettre adressée aux saints
pères Amvrosie, Atanasie et Teofan, partis en Russie en 1777, au skite Flo-
richtehev de l'éparchie de Vladimir. La variante de la Vie . rédigee par
Mitrofan reprend ad litteram les événements (Merits dans cettelettre. Etayé
sur ces sources et encore d'autres, l'hiéroschimonaque Andronie, dans
son Ve livre de l'Istoria mcineistirilor lfeamtul Secul complete quelques
informations relatives aux événements ultérieurs. Ainsi, al-Ernie Andro-
nic, afin de faciliter l'organisation de la vie en communauté à Neamt, le
prince regnant Constantin Morouzi « a ordonné le transfert du père Varlaam
qui avait été higoumène au monastère de Neamt et de tous les anciens
peres de Neamt, qui le désiraient, de s'installer au monastere de Rasca ( . . )

et Paisie a considére utile de faire don à ces anciens pères d'une partie du
tresor et des objets du monastère ».

Lettre an très vénéré père Teodosie, higonmène du. skite Tsibucani,
avec ses fils bien aimés (Neamt, après 1779) 36.

Dans sa lettre de réponse Paisie lui conseille de suivre avec ses pères
et ses frères spirituels la voie de Pobeissance. D'une autre lettre adressée

ce mème Teodosie (v. no 16) il ressort que les conseils de Paisie étaient
justifies.

Lettre à Dorotei et Gherontie, envoy& eil'école à Bucarest pour ap-
prendre la langue greeque (Neamt, après 1779) 37. Comme la traduction des
livres patristiques nécessitait de bons connaisseurs en langue greeque,
Paisie envoie des rnoines pour étudier dans les écoles laiques. Parini eux
il y avait Dorotei, qui a traduit plus tard le livre de avva Varganufie et
Gherontie, A, qui l'higoumène adresse à Bucarest une lettre, comprènant
plusieurs conseils sur le comportement.

Lettre à la mère Nazaria, dans les Monts de Ceahliia, avec la bé-
nedietion paternelle (Neamt, le 24 avril 1789) Mt.

" Texte édité en gate, 1847; dans le fonds de Noul Neamt il y a deux ex. en P. 1ae,
yoir Cbleefia... n" 34 (22) et 117 (82) : Poslanie vsel'estnej3emu ro ()teeth Feodosiju, skilal.yOu-
kan'igumenu, s vozljublennymi (Vedy, nastavlenija (Neamt, apres 1779).

87 Deux ex. en 1. al. et en I. roum., voir Colecjia..., nos 95 (32), 96 (33) et 116 (70).
38 Texte en I. roum., N oir Coleefta... 'Ps 32 (34), 116 (70), lc ms. d'Androinc, 1572-1874

mee la lettre de 1812.
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Parini plusieurs travaux accomplis en Moldavie h l'initiative de Pai-
sie, on compte aussi la fondation du skite de religieuses à Vitratec, dont la
féte est l'Assomption. A la frontiére des domaines du monastére deNeamt
et de ceux de Secu il y avait un endroit nominé Gura Carpenului, où il y
avait un slate de religieuses ; à quelque distance de cet endroit, PaIsie
contribue h la fondation du skite de V5ratec, en noinniamt en qualité d'ab-
besse une religieuse du Mont de CeahhIu nominée Nazaria. Une ample nar-
ration sur le début des travaux à Wiratec se trouve dams la lettre adressée
par la inère Nazaria à l'archimandrite de Neamt, loan, datée du 14 mars
1812.

Letfre à l'abbesse di monastère d'Arzamas, _Maria Petrovna Pro-
tosiera ; conseils pour 7a redemption de l'etme (Neamt, cca 1790) 39.

L'higouniéne Paisie a envoyé plusieures lettres à cette pieuse mère,
en lui clonnant des conseils sur l'organisation, dans son monastère, de la
vie en communauté.

Comme récompense, la, mère envoie à Neamt des riches donations en
argent et en objets, apportées par Iachint (Ioan archimandrite à Neamt
aprés Palsie) le 23 Octobre 1791.

Les relations du monastère de - ..Teairit avec l'abbesse Maria ont con-
tinué aussi aprés la mort de PaIsle. Ainsi, dans sa lettre du 12 aoilt 1797,
Phigournène Sofronie &Tit à Arzamas, en se rapportant h la reproduction
de quelques livres à Neamt, à deux copies de l'icône de la Mére Prodigue
de Neamt et au portrait de Paisie commandés par ce monastère. Dans
cette méme lettre Sofronie écrit qu'il n'a rmt que trois exemplaires de
Dobrotoliubie et qu'il espère qu'Afanassi Nikitici ne tardera pas de lui en-
voyer les autres livres aussi. Dans la lettre du 3 juillet 1799, Atanasie de
Neamt (Merit A, Maria son voyage 5, Moscou pour porter le manuscrit de
Palsie qui devait faire partie de l'édition de Dobrotoliubie, en iui commu-
niquant aussi que le manuscrit avec les écrits d'Avva Varsanufie est pres-
que terminé. La lettre du 11 janvier 1800 anuonce l'expédition à Arzamas
des livres sollicités.

Lettre à l'hiqoumène Agaton PoianaVoronei au so jet du, motive
rebèle Teopempte (Nea.mt, 19 juin 1793)4°.

Cette lettre est intégrée clans le cycle d'écrits relatifs à l'oraison men-
tale, base documentaire du travail original de Paisie (1:innoj molitve) en
6 chapitres. Elle a circulé et est attestée dans tons les manuscrits étudiés
en bloc, dans la même forme qu'elle a dans le plus vieux manuscrit slave
de Platon, et aussi dans la variante roumaine.

Texte en 1. slaNe, Noir Coleelia... no 31 (22) le ins. de Platon, Mom ultsilelno
preeestnoj gospoti Morii s bogosobrannymi sestrarni (igunten'i .Anamr, (o aecictrfio n onas-
tyrja e Rossii) (Neamt, cea 1790); n° 117 (82) IL n s. d'Andronic asee Wan res IL (Ms men-
tionnes ci-dessous.

40 Le fonds dc Noul Neamt conserve six copies : deux en I. slaN e, la plus ancicnne
&tan( dans le ms. de Platon (Poslanie I. tomutele Feodostjti (lyvgentu O. a chum tut, itu z;

Sofzonievoj v Rossii i neodnokratno piSufieu en u, prosjau z molja. z so z qiltent chiln i
aki blagoslovnymi vinami i razoreniem ljubve, nal gajt.s6u shoal Paist ju, efe prislatz emu
oteleskija knight prevedennyja starcem s ellinogre"eskogo jazyka, ellja pity tsanda neglz i dlja
pajati) : Shoo o !jabot svoej k nen u, i efe ne 'shalt i bGgatstva, i i oAct 71 ljubcot
kuju ko bratii podobaet fault nastojalelju ; o tzhom t bezmolonom prebyvanii to obiteli ; o zte up-
raznjatisja u kelii nastlenii oldeskih knig i mol d= ; o Anzgah oldsAih pievedennu h s gte&skogo
jazyka, eiEe fe i o hulnice neAoem na umnufn cca 1794 . c quatre in versiGn
roumaine. Voir n.8 34(22), 117(82), 36 (6), 44 (14), 56 (35), 11(1 (70).

11 C. 1056
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Lettre au même Teodosie, &ant déja archimandrite au slate de So-
froniev, en Russie . . . (Neamt, cca 1794) 41.

Sous plusieurs aspects cette lettre de Paissie adressée A, Teodosie
représente la plus importante source documentaire, une chronique de son
activité littéraire en 1VIoldavie, &rite au crépuscule de sa vie h. Neamt.
Comme il s'agit d'une très longue lettre, qui traite des problèmes divers,
Platon accompagne cette lettre d'un résumé du contenu : Sur la bienveil-
lance dePaisie à regard de Teodosie ; conseil de ne pas chercher des honneurs
et des richesses ; sur Pamour paternel de Phigoumène A, l'égard de ses frè-
res ; sur Pobéissance dans le monastère ; sur la lecture des livres patris-
tiques et sur la prière ; sur les livres des Saints Peres traduits du grec ; et
aussi sur un blasphémateur de l'oraison mentale.

L'édition de 1847 omet le commencement de la lettre, probablement
parce que Paisie présente Pactivité de Teodosie dams les Pays Romnains
dans une lumière défavorable par rapport A, sa renominée acquise en Russie.
Dans la réponse A, la lettre de Teodosie, qui lui décrit son monastère de
Russie, organisé d'après la règle du Saint Mont, et par laquelle il demande
A, Paisie les traductions patristiques afin de les éditer ou les faire copier,
Paisie exprime à son tour, avec tout son amour paternel, une méfiance h
l'égard de ce que Teodosie venait de lui relater. II lui rappelle son compor-
tement indigne pour un conseiller, la manière dont il s'est manifesté h
Tsibucani, à Doljesti, à Snagov, en Valachie et enfin, h Tismana, oil son
seul but a été « faire de l'argent et s'approprier des terrei », paaissant cruel-
lement les moines, qu'il rouait de coups ou les enfermait dans les prisons,
au lieu de corriger leur fautes d'après les lois ecelésiastiques. Les moines se
sauvent de son monastère et, arrivés en Moldavie, racontent A, Paisie que
l'attitude de Teodosie n'a pas changé. Paisie saissit l'occasion pour racon-
ter à son tour les débuts de sa vie en communauté h Athos, il lui rappelle
les livres collectionnés et traduits ensuite en Moldavie. II lui écrit qu'il
ne pout pas envoyer les livres demandés, parce que pas encore achevés
et qu'il ne pouvait pas savoir comment Teodosie allait les utiliser en Rus-
sie. A cet égard, il rappelle le comportement du moine Teopempt envers les
livres des Saints Pères.

Lettre a quelques zelateurs, en _Russie : Alexandru Matveev, Ioan,
Petrovici, Matvei Iacovlev, Andrei Ioanovici, Afanasii Nikitici et a d'autres
frères ; reponses a quelques questions (Neamt, 1794) 42

La lettre reçue le 20 mars 1794 comprenait 13 questions différentes
relatives A, l'orthodoxie ; Paisie joint à la réponse son ceuvre Brève écriture
sur les q predanii » des saints apôtres et sur la Sainte Croix, en 24 chapitres.

41 Editée partiellement en 1847 la lettre est attcstée en 2 ex. en 1. slave, texte intégral
it Noul Neamt, voir Coleclia... nos 34 (22), 117 (82). Teodosie part en Russic, it l'initiative du
prince Potemkin, en 1787.

42 Deux ex. en I. slave : le ms. de Platon et le ms. d'Andronic (Poslanie k nekiim re-
vnilelem a Rossiju : prieetniku cerkovnomu Alexandru Matveevu, loannu Petrovieiu, Malfeju
Jakovlevu, Andreju loannovieiu i Afanasimu Nikilieiu i proeiim bratijam, na nekija voprosy
otvety o razlienyh Dinah (Neamt, 1795), voir Coleclia... n°9 34(22), 117 (82).
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Brève lettre de réponse à Nik,ifor Teotoki, ancien évéque d'A stra-
khan (sans date, elle pourrait ètre attribuée A la période Dragomirna) 43.

Lettre au vénérable prétre loan, sur les Uniates".
Dans ses references aux plusieurs sources bibliographiques Phigou-

mène Paisie explique au prètre Ioan l'essence de l'uniatisme et le prévient
du danger qu'il pouvait presenter pour l'ortodoxie.

Lettre de l'higoumène Atanasie (dit Moldoveanul ) du skite Cavso-
caliv d'Athos adressée à PaTsie sur la loi ecelésiastique ; La réponse de PO-
sie es Atanasie (sans date, première période de son activité au Saint Mont) 43.

Aux accusations portées par l'higoumène Atanasie à Paisie pour la
transgression de la loi ecclésiastique au Mont Athos celui-ci répond par
une lettre en 14 chapitres, où il combat ces dénigrements, dont nous allons
évidentier les chapitres, mentionnons : Sur la loi (pravila) ecclésiastique
(2 chap.) ; Sur ma /oi (pravila) (3 chap.), avec des dates biographiques ;
Sur mon higoumène, le père Vasile de Poiana Mitrului (10 chap.) ; Sur l'uti-
lité de la lecture des livres (14 chap.) Les manuscrits de ces lettres ont été
topiés et diffuses en méme temps il y avait des réponses aux questions de
principe et aussi plusieurs points de vue à l'égard de la croyance.

En conclusion, nous pouvons constater, à cette étape d'étude, que
la correspondance de l'higoumène Paisie de Neamt nous est parvenue en
plusieurs copies et traductions, initialement destinées aux archives du
monastère pour devenir plus tard des enseignements utiles pour cha-
que moine », avec des traductions patristique, diffusées en manuscrit. A
présent on ne connait pas le sort des lettres originales, envoyées à l'étran-
ger ; l'ancienne archive de la Métropolie de Moldavie, oà était conservée
la correspondance de Paisie avec les métropolites Gavril et Iacov Stamati,
a disparu pendant la deuxième guerre mondiale 46. Ainsi, le fonds de manu-
scrits de Noul Neamt, ave,c un nombre considérable de livres provenus du
monastère de Neamt, contient actuellement la plus grande collection de
lettres et d'autres écrits relatifs à Pactivité culturelle de Paisie en Moldavie.

Par rapport A d'autres sources documentaire,s, l'Autobiographie et
toutes les variantes de la Vie . sa correspondance reste la plus im-
portante, tant du point de vue chronologique, que par l'authenticité des
informations. Une etude exhaustive et comparée de toutes les sources men-
tionnées mettera en evidence un riche matériel inédit relatif à Pactivité
tulturelle de l'école paisienne à Dragomirna, Secu et Neamt. U.a premier
pas A, cet égard pourrait kre l'édition d'un recueil de la correspoRdst nee de
Phigoumène

43 Kratkoe smircnnontudroe otocinoc pisanie Nikiforu Feotoki (hyoiemu arhieriskopu
Astrahanskomu ) o popeatel'stoe skol, voir Col ecf la... nGs 34 (22), 117 (52).

44 Poslanie ko vsaestnomu icreju loannu o unit.
46 Une copie en I. roum. du XIX° s., par Andronic, d'après un ms. du monastCre

Agapia, voir Colee! ia . no 117 (82).
4° Paul Mthail, Morelia Paisie de la Neamf, Innoitorul monahismului, in e Mitropolia

Aloldovei si Sucevci e, XXXVIII, 1962, no° 5-6, p. 416.

15 La correspondance du staret7 Paisie 411
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Chronique

HOMMAGE À LA MEMOIRE DE C. TH. DIMARAS

17, 18 et 19 février 1993

Collaborateurs anciens et plus recents, collegues et élèves se sont réunis durant trois
journées consécutives à ramphitheatre Léonidas Zervas de la Fondation Nationale de la
Recherche pour rendre hommage A la mémoire de C, Th. Dimaras, un an jour pour jour apres
sa disparition. Chacun a tenté, avec ses connaissances et experiences propres, sa charge érno-
tionnelle aussi, d'éclairer la personnalite du Maitre, d'apporter des témoignages de son activité,
de contribuer A la comprehension de son ceuvre d'avant-garde.

Par déeision du Consei/ d'administration, la Fondation Nationale de la Recherche a
dédié à son co-fondateur et premier Directeur la Bibliothèque des Périodiques, en signe de
reconnaissance pour tout ce qu'il a offert à sa constitution et, d'une façon plus générale, A
la recherche. Lors d'une eérémonie organiske le 1; février pour l'inauguration de la plaque
commemorative, le professeur N. Athanasiades, president du Conseil d'administration de la
Fondation, et le professeur C. Sékéris, son directcur general, se sont référés dans leurs discours

l'historique de la Fondation, au moment favorable qu'a été celui de la naissance d'un nou-
veau vecteur intellectuel et aux personnalites du monde de la science hellénique qui l'ont des
le depart encadre, à l'importance de la constitution de la Bibliothèque des Périodiques, unique
par sa conception et son ampleur et événement culturel considerable à répoque où elle a été
créée. Enfin, ils ont parlé de toutc la progression de la Fondation. Chacun a évoqué de son
point de vue particulier les problèmes auxquels elle se trouve aujourd'hui confrontée, les
perspectives que conçoivent pour elle ceux qui y travaillent et sa capacité à jouer le rôle
social qui est le sien, en contribuant de favon decisive A la vie scientifique et eulturelle con-
rante du pays, à condition bien sAr de bénéficier du soutien indispensable de la Cite. Dans son
discours, l'Académicien et Professeur Yangos Pezmatzoglou a présenté, avec rimmédiateté
du co-fondateur qui a vecu de près revolution de la Fondation, ses premiers pas, l'ensemble
de la pens& qui avait conduit à la creation du nouveau vecteur, les expectations et les buts
scientifiques des premiers fondateurs, ainsi que des témoignages personnels sur Dimaras.
Ensuite, la signataire a parlé de C. Th. Dimaras : De la théorie à l'acte voulant souligner
la manière silencieuse mais persévérante avec laquelle il avait fait de ses positions theoriques
des actes. Pour Dimaras, la fondation d'un Centre de recherches neohelléniques était une vision
qui datait de 1942 et qui a finalement pu se réaliser vingt ans plus tard.

La cérémonie s'est close sur un discours de M. Basile Contoyannopoulos, Ministre de l'In-
dustrie, dc l'Energie et de la Technologic, qui s'est Mere à rceuvre intellectuelle de Dimaras,
soulignant son importante contribution aux questions culturelles et éducatives du pays, avant
de découvrir la plaque commemorative seellée dans le mur A l'extérieur de la Bibliothegre
des Périodiques. C'était peut-etre la premiere fois que la Cite grecque reconnaissait la personna-
ité intellectuelle de C. Th. Dimaras et lui rendait publiquement hommage.

Les 18 et 19 février, les manifestations se poursuivirent avec la Rencontre Scientifique
organisée par le Centre de Recherches Néohelléniques/F.N.R.. Elle s'était donne pour but,
au-delA de la presentation de la biographic intellectuelle du Maitre, de rechercher et d'éclairer
ce gull a apporté de nouveau aux sectcurs distincts de l'ensemble de on ceuvre et de signaler
l'apport des repercussions influences et résultats des nouvelles approches les approches
successives et de la nouvelle méthodologie du *savant solitaire * sur les etudes grecques.
Naturellement, ces buts audacieux, exposés par la lettre ouverte rédigée par Sp. Asdrachas
n'étaient pas réalisables en un temps si court. Les crganisateurs le savaient des le depart.
Ils ont cependant réussi à donner, comme ils se rétaient fixé, une ligne directrice et ils ont
aide à susciter une etude plus systématique de la pens& et dc l'approche méthodologique de
Dimaras sur les questions touchant à la culture, A l'histoire des consciences collectives, conune
il aimait à appeler le domaine qu'il servait, provoquant aussi cn mErne teznps des discus-
sions sur ces domaines respectifs.

Rev. Études Sud-Est Europ., XXI, 3 4, p. 413-423, Bucarest, 1993
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411 Chronique 2

La thématique de la Rencontre était répartie scion les quatre axes suivants, auxquels,
s'intégrerent les communications des vingt-et-un intervenants : 1. Sa biographic intellectuell e
2. Les domaines particuliers, 3. Ses mauieres d'intervention intellectuelle et 4. Les themes
majeurs et les rencontres. Ces communications seront rapidement imprimées dans les Actes
de la Rencontre, de manière à pouvoir étre presentees au second anniversaire à la mémoire de
Dimaras. Autant, toutefois, que l'édition des textcs qui ont été lus et discutés assure Pinforma-
tion de la communauté seientifique, les Actes de la Hencontre ne pourront pas rendre Pat-
mosphere qui s'est alors creee, ce climat particulier qui a uni orateurs et foule des auditeurs
au cours de ce pelerinage intellectuel oh l'absence physique du Maitre nc faisait pa.s disparaitre
le sentiment de son intense presence. Peut-etre la petite exposition y a-t-elle contribué. En
meme temps que des objets représentatifs lui ayant appartenu, elle presentait des photographics
souriantes de lui, témoins incontestables de son acceptation de dépasser, les dernieres années,
l'inquiétude du moi haissable en accordant des entretiens personnels ct en autorisant pro-
ches et amis à imprimer techniquernent son image, aidant ainsi la memoire intéricure de chacun.

C. TH. DLifARAS : DE LA Tiff:0111E À L'ACTE

En honorant aujourd'hui la mémoire de C. Tb. Dimaras rious ne rendons pas seulement
hommage à l'intellectuel, A Phomme dont la presence d'écrivain a marque plus de soixante
années. Nous lionorons également celui qui a eombattu avec modestic et sans bruit, lc néo-
helléniste d'avant-garde qui s'est efforce passionnément, sans roulements de tambour, asee in-
sistance et constance, de transformer on réalité scs proposition théoriques quant à l'apport
décisif de la culture dans ses sens multiples education, instruction, culture, civilisation ,
A la survie et au développement d'une nation, en Poccurrence de la nation hellénique.

Ce discours est intitulé théorie et acte. Et ceci car en la personne de Dimaras pensée.
creatrice et realisation, idée et application, entretiennent un rapport immédiat, coincident
Ses textes, ccux qui sans cesse marquent cette relation de réciprocité, trahissent simultanément
sa forte inquietude, son impatience en ce qui coneerne la marche de la nation. 1.e.s temps ne
peuvent stagner i. Pour la generation de Papres-guerre, de la Première Gucrre mondiale les
temps ne permettaient plus d'autre frein A la vie de Pesprit, n'autorisaient plus d'autres retards
dans l'organisation des questions touchant à Péducation et dans la proinotion de la recherche
sur Phellénisme moderne. Car dépasser le probleme de l'identité nationale et de son double p6le
représentait alors une nécessité. irrepressible : Orient et Occident, les deux penchants contraircs
qui partageaient la conscience grecque entre Pattirance orientate pour le mystere et le .prag-
matisme occidental, tenaient enchain(' et le tiennent d'aillcurs peut-étre encore
dans ccrtains cas. Des les années tres precoces de son apparition dans l'arene des lettres, Di-
tnaras prend conscience que le poete Palamas, qu'il étudie et admire, donnc dans son ceuvre
le sens de ce drame des antitheses et des contradictions dc l'Ame hellénique, sans toutefois le
resoudre. Ainsi, à trente-dcux ans, en 1936, en une formule que je qualifierai de quasi lapidaire,
constate-t-11 que pour nous redresser (sous-entendu comme nation), il faudra que Palmas
sonne la fin merveilleuse d'une mentalité dont nous nous débarrasserons pour pouvoir vivre *.

A partir de là, il est aisé de comprendre les pas successifs de Dimaras ct ses choix diri-
ges vers la vision de l'auto-connaissance nationalc de l'hellénisme moderne C'est dans ce
cadre que s'inscrit sa volonté de participation à la dette commune, le renouveau des choses de
l'éducation. S'y inscrivent également ses positions face A la question de la languc, sa corivic-
Lion qu'il fallait soutenir le discours on démotique, l'écrit autant que l'oral, pour perinettre
la langue d'acquérir l'unité indispensable ct de devenir organe universal de culture. Au-dela
de ces questions s'y inscrit encore son passage progressif de la critique et de l'esthétique A la
maniere historique de considérer la litlerature néohellénique puis à Phistoire des idées, Phis-
toirc des mentalités collectives, accompagnée de la tentativo méthodique d'organiser les etudes
historiques. Tournant qui, bien silt, ekprime son intérét plus general pour l'histoire, pour la
mentalité historique qui se forme quand un pcuple commence A prendre conscience de son entité
et à avoir un point de vue sur le rAle qu'il pourrait jotter dans la symphonic mondiale... A
cette époque, l'individu qui avait la possibilité d'agir avec cfficacité était celui qui saisissait les
questions sociales. Dimaras fait partie de ccux qui ont tres tôt pris conscience de cette réalité.

Enfin, ajoutons à cette csquisse sa participation active et optimiste, de temps à autre,
A la formation et au fonctionnement de pouvelles institutions. Non qu'il ait cru dc favon
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3 Chronique 415

absohie aux institutions, ou, du moins, aux institutions grecques : pour Dimaras, ce qui
chaque fois, faisait la valeur d'une institution, c'étaient les hommes qui l'animaient,

l'heureuse conjoncture du moment.
Dynamiquement présente ou lointaine, la contribution du sas ant solitaire lui-meme

a parlé de sa s solitude scientifique a done profondement marque la science historique
néohellénique quant aux nouveaux points de N ue qu'elle a introduits dans la manière dia-
chronique et synchronique de l'envisager, quant au style ce style sans pompe, ornements de
rhétorique on manque de clarté et quant A la morale utilisation honnéte du témoignage,
mise en valcur du document ,sans idée préconeues ni crainte. Oui, sans crainte surtout, avec
confiance en la capacité developpec d'assimilation caractérisant Phellénisme qui, parallélement
A son enrichissement par la tradition du moins ce qui, naturellement, ne s'en efface pas du
fait de Pindifference commune s'enrichit également d'éléments étrangers assimilables. Renou-
veau, mouvement, souffle s'opposent iei au statisme, à la sterile immobilité et A l'autophagies
fatale des civilisations (pi acceptent difficilement ou refusent de recevoir la greffe de nouvellee
composantes. Dans de tels moments, Dirnaras rappelait toujours que la civilisation europeenn-
toute entière cst imprégnée de l'influence grecque et, en merne temps, que «les langues vivan
tes empruntent autour (Penes cc qui les nourrit, Passimilent au niveau organique et s'en en-
richissent s. J'utilise les mots memes du Maitre qui croyait aussi très fermement que dans les
sociétés des langues, les membres qui sont particulièrement enclins A empriunter sont ceux qui
se savent assez riches pour pouvoir utiliser les prèts s. Dans les années ultérieures, il devait
beaucoup insister sur les approches methodologiques qui conduisent à la comprehension des
influences en general et ùla prise de conscience de la greffe : autrement dit, sur le dépistage des
causes multiples et sur la recherche de la preference latente qui presuppose l'acceptation,
Paccueil de l'élément étranger, different. La biche alter& » comme il avait l'habitude d'appeler,
en langage image, cette elaboration hurnainc.

Comme on le voit clairement, ce qui preside, dans la pensée de Dimaras, c'est toujours
un esprit d'enrichissement. Nous pouvons dire qu'il considérait cette aspiration comme un
N éritable dogme, un axiome. La production de connaissance nouvelle ne s'obtient pas seulement
par des lectures utilitaires; le recoupement entre ce qui est connu et la réflexion sur ce qui
est encore inconnu, different, sur les lectures souvent sans rapport avec l'objet de la recherche.
inutiles, est indispensable. Il recommandait toujours aux jeunes des lectures en apparence sté-
riles ou parallèles. Mais cette position ne concernait paz seulernent l'histoire et les lettres;
elle s'étendait A un domaine beauroup plus large, multidisciplinaire dirais-je. Résultat en tout
etat de cause de sa formation personnelle, au service de la philosophic au depart, puis de
la :116:tech-le à une certaine époque et, de façon plus genérate, de l'ouverture de son esprit aux
sciences physiques avant de passer définitivement à l'étude d et à la recherehes dans le domaine
de la littérature et de l'histoire néohelléniques.

En tout cas, au-delA des pensée; qu'il formule sur les sujets divers qui retiennent son
intérk, Dimaras parlera très tet de la responsabilité des lettrés face à la société, de la dette
des intellectuels concernant /a mission de dirigeants gulls ont à remplir. ell est temps d'agir
s'intitule une de ses chroniques de décembre 1940 oft il incite le monde des intellectuels à se
montrer digne des grands travaux qui se réalisent sur le front.

Nous en arrivons done A Pacte, aux actes, qui reflètent theories du monde et ideologies,
qui permettent dinterpréter temperaments et sensibilites. Je ne m'engagerai pas lei dans des
approchcs analytiques pour montrer les modifications radicales que la position de Dimaras
presente au fil du temps dans ces domaines, de Pidealisine, par exemple, au rationalisrne, de
la foi û Pindifférentisme : je nearreterai seulement sur le temperament, gut determine et mar-
que A un degre important les choix de l'individu et la manière dont ils deviennent action,
la methodologic mise en ceuvre. Cest-A-dire les approches et les méthodes qu'a adoptées
et formées C. Th. Diniaras pour que les choses de réducation devinssent plus compréhensibles,
plus bénéfiques, plus utiles, tant à celui qui les étudie qu'A l'ensemble de 1a société.

Dans le domaine de la critique du livre, il a toujours préféré suivre l'incitation de
Chateaubriand abandonner la critique petite et facile des défauts en faveur de la critique
grande et difficile des qualités *. Revelation des qualités, ra3onnement d'énergie positive
combien et beauté spirituelle, offre cette tentative continuelle d'élever autant que possibe,
le niveau moyen, quel exemple bénéfique. Nous avons parlé de méthode, d'approches. Arre-
tons-nous un peu aux approches successives, la méthode par excellence qu'utilisait Dimaras,
qui était devenue une attitude de vie quotidicnne, dans la recherche comme dans l'action. Des
erreurs successives que nous corrigeons pour acquérir la connaissance, des efforts successifs
que nous faisons pour atteindre les buts que nous avons fixes.
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C'est armé de ces valeurs spirituellcs et morales que C. Th. Dimaras N a pouvoir agir
dans de nombreuses directions au-delA de son propre domaine de specialisation, avec pour but
principal de contribuer au developpement et au progres de l'hellénisme rnoderne, A la revelation
de son entité.

Je cite A titre d'exemple quelques &tapes de cette marche.
1936 : Debut de sa collaboration hebdomadaire régulière au journal E'er'heron l'ima.

Pour lui, ces chroniques qui paraissent dans la colonne e Le monde de l'esprit renferment,
au-deli d'un moyen de gagner sa vie, le sens d'une mission. Mission consistant A informer et A
éclairer l'ensemble social, mais également tentative de jeter un pont au dessus du fosse separant
écris ains et lecteurs du grand public dans notre pays.

1942 : Dans une série de ces Chroniques, C. Th. Dimaras soumet * dans ses lignes genera-
les, un programme d'étude de la littérature grecque moderne, principalement durant la periodc
de la Tureocratie », indignant sitnultanément les buts les plus immédiats qu'il faudrait, û son
as is, atteindre. Un programme imposant et annonciateur se réferait a tons les travaux qu'il
pensait devoir etre entrepris pour que s'organisent les reel' .rches néohellénique%, clue Re rea-
lise l'indispensable et nécessaire inventaire national epertnettant A l'hellenisme moderne d'avan-
cer darts la connaissance de sa proprc identité nationale, de ses propres composantes nationales.
Motif qui se répete inlassablement chaque fois que Ditnaras propose la fondation de nouvelles
institutions, la mise en circulation de nouvelles publications périodiques, l'organisation de
sociétés scientifiques... La vision de 1942 prés oyait des tras aux sur les figures dominantes
des lettres neohelleniques sous la Turcocratie et de Phellénisme de la Diaspora elle presoyait
de répertorier de vieux périodiques, d'entamer des recherches sur les écoles de cette époque,
sur les traductions en grec et aussi l'introduction des Sciences Naturelles dans l'éducation,
de l'histoire de la médecine, la nécessité d'inventorier le materiel imprimé et manuscrit et encore
bien, bien d'autres choses. Et surtout, elle pre% oyait la formation d'un e Organismc qui offrit
A une foule de chercheurs A la fois les connaissances spécialisées necessaires et les mos ens scienti-
biques indispensables au rendement intensif de leur travail...Force, foi et sécurité sont les fruits
oofferts A la société par de telles etudes e. Je cite encore une fois A la lettre les mots du Maitre.
Il faudra que passent vingt longues années pour que ce programme utopique commence à des e-
nir réalité. La creation de la Fondation Nationale de la Recherche et de ses Centres huma-
nistes visera à répondre concrètement A ces nécessites. comme nous allons le voir.

1946. C. Th. Dimaras participe activemertt au groupe des hommes éclairés qui ont senti
la nécessité nationale et sociale d'une education ouverte, sans restrictions, et l'ont organiqée
Je veux parler de la série des leçons à l'Athénéon. La meme année, l'une de ses chroniques est
consacrée aux Bourses d'enseignetnent. Cing ans plus tard, en 1951, on le sait, il sera appele
it organiser la Fondation des I3ourses d'Etat.

1918. Publication de la première edition, en deux tomes, de l'IIistoire de la littérature
néohellénique. Elle connaitra jusqu'A nos jours au total huit editions successises, enrichies au
fil du temps non seulement des additions, errata et mises-A-jour que'Dimaras considere comme
Indispensables, mais egalement du tableau chronologlque comparatif qui lui offre son indispen-
sable dimension historique et du materiel iconographiques dont il juge qu'il ajoutc au pbéno-
mene historique l'expérience de l'image. (Cette Histoirc sera traduite en français, en anglais,
en roumain et en bulgare). La mettle année, Diniaras prend une part active A la Reconstruction :
c'est sous cette appellation qu'est demeurée dans le vocabulaire courant l'effort accompli pour
organiser le pass après la Seconde Guerre mondiale, orchestre par le Ministère de la Recons-
truction A la tdte duquel Sc trouvait Constantin Doxiadès.

Je ne vais pas continuer en énumérant ses idées et ses initiatives en vue d'une colla-
boration plus étroite entre chercheurs d'une meme branche, sa participation A la fondation
de sociétés scientifiques, son ceuvre d'enseignement A la Sorbonne, etc.... Je m'arreterai toute-
fois a un acte important en raison de sa portée et de son apport au corps collectif au sens large
la creation en 1959 d'un nouveau vecteur de recherches, la Fondation Nationale des Recher-
cites, dans laquelle il a Re appelé a jouer un rAle de premier ordre aussi bien du point de vue
de sa conception que, surtout, de celui de la realisation de son objet, le soutien et la promotion
de la recherche en Grece. Je m'arreterai aussi sur la fondation subsequente du Centre de Re-
cherches Is;eo-llelléniques done C. Tb. Dint:eras a été A la fois fondateur et inspirateur, travant
en meme temps sa marche scientifique, tant au ni', eau des buts et de la thématique qu'à celui
de la methodologie. Tout ce dont il avait eu la sision des 1942 des int intmédiatement objet de
recherche et d'elaboration, toujours scion son équipement theorique de valeurs par la suite
adopté et promu par des collaborateurs anciens et plus jeunes, ses epigones, en quelque sorte.
11 faut noter que parallèlement aux tras aux d'ins entaire et a Pélaboration d'instrunients opera-
toires pour l'infrastructure dc la recherche néohellénique qui constituèrent le souci principal
de la premiere periode, des soins particuliers ont éte consacrés en direction de l'instauration
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de liens entre science neohellenique et étrangére. Européen dans Fame, Dimaras, dent la pro-
fonde grécité, conjuguée de façon immediate avec sa culture occidentale, s'efforçait à travers
l'humanisme de l'éducation classique qui a forme la culture européenne, de faire comprendre
que la tradition grecque constituait une partie inseparable de la tradition européenne commune,
c'est-a-dire que les Grecs devaient enfin prendre conscience qu'ils étaient des Européens et,
en retour, que les Occidentaux devaient avoir un point de contact avec la science néoliellénique.
Contact qui nécessitait le dépassement des difficultés que présentent la langue, l'alphabet diffe-
rent.

Acte-étape, done, que la creation en 1959 de la Fondation Nationale de Recherches,
avec la cohabitation pluridisciplinaire de ses centres d'études exactes et humaines, avec sa Bi-
bliotheque des Périodiques, importante par l'aniplitude de ses interns et unique alors en tant
que conception et que realisation. Acte conscient également que la vision diachronique de l'his-
toire hellénique selon le schema tripartite de Constantin Paparrigopoulos, sans toutefois le
parti-pris de ce dernier sur les points qui démontrent la continuité mais en cherchant en re-
vanche à souligner ccux qui mettent en lumière l'originalité, la notmeauté, ce que l'hellénisme
nioderne a apporté de different i, Enfin, acte encore plus révélateur pour les années qui ont
la Seconde Guerre mondiale, la conscience dcsormais de la nécessité d'étudier en profondeur
cet hellénisme moderne, de rechercher les elements capables de le conduirc a la connaissance
de son identite et de son indépendance nationalei dans un monde en train de se transformer
des rythmes rapides. Dans tout cela, la participation de C. Tb. Dimaras s'est revel& geonde et
decish e. En effet, premier Directeur de la Fondation, en collaboration naturellement avec les
aut'res membres du Conseil d'administration et, par dela, avec ceux des commissions consulta-
tives fl existait alors 20 commissions consultatives qui représentaient tous les champs de
la connaissanee c'est lui qui a pose les bases de son organisation et, le premier, a assure son
bon fonctionnement. C'était un moment faste, celui de la naissance d'un nouveau secteur.

Pour terminer, je voudrais souligner que l'intellectualité est une et unitaire et que la
tentative d'approches pluridisciplinaires dans la recherche West autre chose que la nécessité
pressante que ressent le savant moderne de dialoguer et d'envisager en commun les problémes.
J'ajouterai encore que les sciences humaines, les sciences de l'homme Limaras preferait
apPeler histoire naturelle l'étude de l'homme dans son ensemble sont par excellence celles
qui sont liées it la production, a la production de pensée et de connaissance, à la production
qualitative d'unités morales et intellectuelles, c'est-a-dire d'hommes.

Loukia Droulia
(A lhènes)
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CONGRES INTERNATIONAL 4( LES LUMIERES NEOGRECQL ES,
LES IDEES EUROPEENNES ET L'HELLENISME RENAISSANT»,
ORGANISE PAR L'UNIVERSITE DE THESSALIE, EN COLLABORA-

TION AVEC LIJNIVERSITE DE IOANNINA ET LA FONDATION
NATIONALE DES RECHERCHES, DEDIE À LA MEMOIRE DE

K. TH. D1MARAS, 27-30 MAI 1993

C'est dans le cadre pittoresque de Velos qu'a eu lieu ce Congrès sur les Lumières néo-
grecques, theme cher à Constantin Th. Dimaras, qui lui a consacré une grande partie de ces
ouvrages, en laissant à ses collaborateurs et élèves un heritage d'idées et de métbodes qui ne
cesse de porter ses fruits.

Le programme scientifique du Congres, particulièrement varié et intéressant, bénéficia
excellente organisation, tant administrative que touristique. C'est a la Mairie de la belle

ville de Volos que se déployèrent toutes les séances de communications, à l'exception de la
dernières matinée, quand les tras aux furent dos a l'Université de Volos.

Le premier après-midi, scion la tradition, le Congrès fut inauguré sous le patronage du
Comité d'organisation, par ceux qui en fluent ses initiateurs et infatigables animateurs : Vasileios
Kyrkos, lannis Raras, Aikaterini Kamilakis, Linos Benakis, Emmanuel Franghiskos, Hristos
Xenakis, Nikos Andriotis, Sf»ros Dimitriadis et Lena Megaianni. Les allocutions du maire de
Votos et de plusieurs personnalites universitaires et ecclesiestiques parmi lesquelles Th-
Mertzianos, Dimitriados Hristodoulos, Panaghiotis Noutsos, Lucie Droulia, Directrice du Centre
de recherches néohelleniques d'Athènes et Petros Ghemtos, le president du Comité administra-
tif de l'Université de Thessalie créérent une ambiance de collaboration et d'hospitalité.

Le meme après-midi, le Prof. Avgoustos Vaionasoffrit un très large et érudit cadre de
discussion, dans son rapport sur l'influence de la Revolution Françaisc sur Penseignement
de la Physique et des Mathématiques dans l'espaces hellénique pendant la période prérévolution-
naire. Les sciences expérimentales et surtout une nouvelle forme de Pexpérience qu'est la de-
couverte due au hazard (Apostolos Tsakoumis), la médecine (Dimitrios Karamberopoulos), la
chimie (Alekos Papadimitriou) furent autant de contributions reflétant 'Impact des sciences
positives et naturelles sur la culture et Penseignement grec. C'est à l'importance de la theorie
de la Physique pour la Philosophic des Lumières grecques que s'arreta Panaiotis Noutsos, en
demontrant leur r6le pour le rejet du joug aristotélien s (selon la formule de I. Moesiodax).
Les idées de Wolff et de ses élèves ont prepare une theorie de la connaissance et grfice aux liens
qui s'établissent entre la circulation des idées scientifiques et celles des autres idées, on peut
parler de s la carrière scsciale des idées scientifiques it, qui est pour beaucoup dans l'explication
du progrès des lumières.

lannis Raras a analyse les influence allemandes dans la pensée des Lumières grecques,
influences qu'il constate dans Pactiite du bien connu professeur de l'Academie de lassy, Ste-
fanos Doungas. Nous avons le une communication qui precede la parution d'un livre sur Pceuvre
de Dungas, que I. Raras vient de préparer pour l'imprimerie. Les etudes de Dungas en Alle-
magne, comme élève des grands philosophes dt Pépoque, lui perrnirent de rédiger ienne, en
1816, 'EZéT.cccoq -Cf,ç cp6ascog , un ouvrage monumental sur la philosophie naturelle qui
lui Naha sa condemnation par /a Patriarchic de Constantinople. C'est au Mont Athos que
1. Raras a trouvé le manuscrit de cet ouvral..e, dont il présente la méthode dialectique, Pontologie
et les chapitres de physique, en soulignant le r6le de Dungas pour la reception de la philoso-
phic allemande dans les Balkans.

Puisque d'autres communications se sent egalement arretées aux personnalitées de l'en-
seignement des Academies Princiéres, nous allons en parler dans ce qui suit. Gh. K. Ioannidis
decouvrit les principes peclagogiques des Lurnières dans Pceuvre de D.D. Philippides, en analy-
sent, dans l'absence d'une theorie pédagogique de ce dernier, différentes remarques et annota-
tions qui dévoilent tant la position genérale de Philippidès en matière d'enseignement, que Pin-
fluence des Lumieres occidentales. Daniil Philippi dès a egalement forme Pobjet de la communica-
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'Bon de Ilristos Xeriakis, qui s'est occupé de l'expérience en tant que méthode de recherche
chez Anthime Gaits et D. Philippides. Nous retrouvons ce dernier dans Pintervention de Hris-
tina Sclli qui eut trait à l'influenee de Condillac sur D. Philippides.

Linos Benakis nous offrit une contribution documentaire sur la traduction inédite de
Newton par Nikolaos Zerzoulis (Cercel), se rattachant à la tradition de l'Académie de lassy, oil
enseignait ce dernier. Ce document lui permet d'apporter des elements nouveaux au sujet de
Pactivité didactique de Zerzotilis completant de la sorte les précieux renseignements
d'Ariadna Camariano-Cioran. L. Benakis prepare l'édition du manuscrit de Metzovo contenant
cette traduction des tEléments de Nemton par Zerzoulis, qui permettra de rendre plus connu
cet erudit dont les pages si inspirees sont &rites dans un style particulièrement vivant.

Les inevitable polérniques entre conservateurs et progressistes de la période des Lurni ères
dans le Sud-Est de l'Europe ont été présentes dans plusieurs communications. C'est ainsi que
Nikos Psimenos connu pour ses etudes sur Theodore Cavalliotti s'arrete à Pargumentation
sur les idéesinnées de ce philosophe, en brossant le cadre historique et philosophique du theme.
Un examen attentif lui permet de découvrir les elements communs avec la pensée de oulga-
ris et de souligner le caractere théologique non sculement de Pargumentation respective, mais
aussi, en general, de la pensée du savant moschopolite.

Vasiliki Bobu-Stamati nous a communiqué les resultats de ses recherches portant sur
un volumineux manuscrit miscellanee inédit du prof. Anastasios Nikopoulos qui avait étu-
die à Bucarest manuscrit totalement inconnu jusqu'ici, qui s'avère révelateur, puisqu'il
représente l'unique source nous permettant de connattre l'enseignement de Méthode Anthraki-
Les. En rejetant les *heresies I) qui lui avaient attire la condamnation de l'Eglise, cette source,
quoique fragmentaire nous procure des elements qui éclairent bien des aspects de ce problème,
ainsi que le prouvera aussi Pédition dit rnanuscrit étudié, que prepare V. Bobou-Stamati, se
proposant de mettre en evidence sa signification pour l'histoire des idées. Mihalis Lambrou se
demande lequel des érudits grecs Costas Ba/anos ou E ghenios Voulgaris avait raison
au su¡et d'un texte, à contenu matématique, pour lequel le premier avait érnis des prem es *
qui sont réexaminées par le second.

Vasilis Makridis, ivement intéresse par l'histoire et le rale politique des Eglises (de
l'Eglise orthodoxe en premier lieu) a analyse *L'Amérique en tant que problème théologique

l'époque des Lumières grecques i. Pour cette etude sur la mentalité religieuse, V. Alakridis uti-
lise, entre autres sources, la correspondance de Neophyte Kavsokalivitis qui vivait à Bra-
*ov avec Nicephore Theotokis, se trouvant à Leipzig.

Roxane Argyropoulou, connaissant a fond Pidéologie des Lumières sous ses aspects
philosophiques également apporte une nouvelle interpretation du Catechisme de Michel
Hristaris, un intellectuel grec a3ant étudié à Bucarest avec Lambros Photiades et qui etait
aussi membre de la Societe greco-dace. C'est dans les theories politiques de Montesquieu, de
Rousseau, de Destutt de Tracy et des ideologues que l'auteur trouve les sources du Catéchisme *,
ce qui nous explique la contribution du texte de Ilristaris a l'elaboration d'une conception de-
mocratique.

Une démarche dans le sens inverse entreprend Vasileios Sfyroeras, en démontrant que,
dans le cas de Dimitrios Gouzelis on passe du climat des Lumières au conservatisrne. Après
avoir analyse l'interet très special que presente la célèbre comédie de Gouzelis, Hasis i (1790).
tres connue dans PlIeptanése et considérée comnie étant l'un des ineilleurs ouvrages de la
dramaturgic néohellenique, V. Sfyrocras explique le changement de direction que prend Pac-
tivite de Gouzelis. C,et auteur passe, par la suite, au conservatisme, tant en ce qui concerne la
langue, qu'en matière d'idéologie politique. C'est un exemple pour tout un phénomene, car
Patmosphère de la Grece postrévolutionnaire menait graduellement à l'affaiblissement du cour-
rant de Lumières, evolution que Gouzelis n'a eu ni la force, ni le desir d'empecher.

Le contemn idéologique de la littérature preoccupe cette fois aussi Anna Tambaki, qui
trouve dans la supplement du dernier vohime dc l'Histoire ancienne de Rollin dans la tra-
duction d'Alex. Kanghellarios des Conseils pour une bonne education des enfants. Les sources
de sa pens& libérale sont John Locke, Fénelon et l'Abbé de Fleur3. Tout un chapitre s'occupe
de l'éducation des fillies, en préconisant l'enseignement du latin, de l'histoire, des poètes classi-
ques, de la musique et de la danse. La place qu'y occupc l'histoirc est bien intéressante. Les
conclusions portent sur le fait que ce texte introcluit dans la culture hellénique des prineipes
et des notions d'éducation novateurs, refletant Paten escence des idées à l'époque des Lumieres
tout en gardant le cadre traditionnel d'une éthique ecclésiastique.

Dimitrios Apostolopoulos nous lit connaitre un texte inedit de philosophic politique.
11 s'agit d'un manuscrit, découvert à Zagora, probablement une copie, appartenant au t,enre

conseils à l'adresse du prince s, écrit dans un style ironique, sans mentionner des personnages
bistoriques. L'auteur pense, a juste titre, qu'il s'agit d'un $ aou8aorptova, ayant pour
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but d'enseigner la manière de gouverner A des princes phanariotes. Ce texte est probablement
resté ineonnu, paree qu'il n'a pas été enregistré dans un catalogue et aussi à cause de la meté
des copies (une seule existant à Kozani). Dysouniotis ne l'a pas identifié, cray ant A cause du
titre nepi, Irlx-riterrirmç, qu'il s'agissait d'un manuscrit religieux.

Un erudit grec originaire de Jannina, Athanasios Psalidas, qu'on connaissait en Valachie
au début du XIXe siècle selon la témoignage de Const. Erbiceanu fut présente en taut
que représentant de Peuropénisme et de l'a hellenocentrisme s, par Eleni Kourmantzi, spécia-
liste de l'immigration épirote dans les pays roumains.

Vanglielis Athanasopoulos présente les Lumières grecques et le roznan, en s'arretant
l'influence du romantisme sur le roman grec (L'Ecole des Amur?Is &heals, de Rigas, Papatreitas,
de Caray et les romans de Gr. Palaiolomm).

L'intervention d'Alexandra Sfini, De l'Asie barbare" à l'Eurore éclairee. 1 e voyage de
Pan. Caducas, a trait A ratmosphere de Constantinople, des Principautes Roumaines et de
Paris. La ,,barbarie" c'est le consers atisme et la tendance A la superstition de l'Orient, tels que
les voit l'Occident et qui sont das au manque de confiance dans le progrès, qui les oppose aux
Europécns.

L'écho des Lumières dans les premier essais d'une administration moderne est étudie
par Nicolas Vcrnikos et Nikos Andriotis. N. Vernikos presente des documents qui expriment
une premiere forme de constitution grecque, de la première décennie du XIX-e siècle, a Pre-
veza, Parga et Vornitza, ces villes jouissant d'une certaine autonon le et cennaissant une
socio-économique très animée. Ce stint des projets de constitutions des 3 proedries, reflétant
le souci d'une bonne organisation de PF:tat et le souci pour le bien-etre hurnain, I ne interes-
saute annexe de la communication contient le vocahulaire qui s'en détache (institutions
principes, concepts). Nikos Andriotis étudie un n.émoire de 1829 sur la statistique de la
Crece, en démontrant que son auteur, Spyridon Skoufos, introduisit dans l'espace grec, quel-
ques principes européens sur les recensements de la population. C'est egalement un .écho de
radministration locale que nous présente Gheorghios Leontzinis. II s'occupe de l'actisité politi
que d'un érudit de Cythère, Theodoros Stathis-Birbilis, influcncee par Paurainisttatic n fianyais
des annees 1797-1799. Le principal document analyse est un di,cours qui traint t ne partnt
ideologique évidentc avec toutc une série de documents de l'époque, se rattachant tant à l'ade
ministration française qu'au protectorat russe.

Nous allons achever notre chronique aveo les représentants peu nombreux des
autres pays balkaniques, la Bulgarie et la Rourname. Nadia Danos a démontra le rdle des lc ttres
greeques pour les contacts des Bulgares avec la pensee scientifiqus curopéenne un then e
qu'elle connalt de manière approfondie et qui la préoccupe depuis longtemps. Son analyse a
pour base documentaire les catalogues de la I3ibliothèque hellenique de Philippopolis des années
1794 et 1830. Parmi les livres trouvés : K. Koumas, I. Moesiodax et d'autres auteurs grecs,
ainsi que des traductions grecques d'auteurs françai., (Ch. Rollin, Lalande etc.). Lcur influcnce
est visible dans l'ceuvre de Konst. Fotinos (1785-1858), l'un des militants les plus actifs des
Luniières bulgares.

Marin Zetchev, egalement sped:I/Me experimenté de la littérature en langue grecque des
Bul-ares, a parle de l'influence des modèles européens sur les intellectuels bulgares, en sou/i-
guant le dole durable des Lumières dans une étape qui se rattache A ridée de la liberation natio-
tide. La collaboration des érudits grecs et bult,ares (11r. Palosici, C. Fotinos etc.) connaissant
le grec, a eu des consequences évidentes sur la formation de leur conscience nationale.

Cornelia Papacostea-Danielopolu a demontré 1. rdle des Lumières néogrecques pour la
culture roumaine. Après une étape strictement philologique des etudes néohelleniquis en Bou-
inane, le comparatisme a permis une vision autrernent efficace, en passant du point Ge vue
étroit cles recherches sur les relations cuIturelles gréco-roumaines, à celles pertant sur la cir-
culation des idées dans tout Pespace sud-est europecn. C'est ainsi qu'on a pu rejeter certaines
susceptibilités sur s l'influence grecque s, le concept de Lumières nécrbelléniques prousant que
les tracluctions grecques avaient facilite par cette voie aussi, la contact des Itournains avec la
culture européenne.

Corne/ta Papacoslea-Danieloi olu
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LES JOURNEES INTERNATIONALES D'ETUDES
DE VILLA VIGONI

Les 20-22 juin 1993, a Loveno di Menaggio, sur le lac de Clane , la fondation Villa
Vigoni pour les rapports italo-allemands a organise, en collaboration avec le CIRSS (Centre
d etudes sur l'Europe Orientate, secrétaire general Bianca VaIota Cavallotti) et avec
site de 'Milan, un colloque dont le sujet, La chute des totalitarismes, se prétait aux comparaisons
entre la fin des fascisines, à l'issue de la seconde guerre mondiale, et l'issue du communisme,
vécue aujourd'hui par les pays d'Europe de l'Est.

Cette analyse était éNidente des le début des travaux et, en effet, les interven-
tions du prof. G. Heidemann (Potsdam) et du dr. Rudolf Lill, secrétaire general de la fonda-
t'on illa Vigoni, ont trace un parallolle entre le NSDAP et la Parti d'Unité Socialiste, nom
que portait le PC de la DDR vers la fin du regime Honecker. A son tour, le prof.
R. 1, ivarelli (Pige) a fait remarquer le rdle révolutionnaire de la première guerre mondialc et a
mis en relief les differences entre diverses formes du fascisme, dont chacune correspond a
une culture nationale, done originale. La lourde -Oche de brosser le tableau de l'Europe
('entre-orientale à l'heure actuelle est échue à Bianca N alota Cavallotti qui n'a pas manqué
de relever que la vole du communisme avait été ouverte par les regimes fascistes ou autori-
taires qui l'avaient precede. il n'est pas question de rendre ici toutes les nuances de ce
texte extremement dense, pas plus qu'on ne pourra le faire pour les Rapports qui ont suivi,
analysant l'un après l'autre les cas des Etats est-europeens.

Froidement, Frangois Fejtii (Paris) a expliqué qu'en llongrie il n'y a pas eu de mouve-
merit populaire séritable, mais un lent acheminement vers la réforme, voulu et dirige par
le Bureau Politique des le temps de Radar. La popularité de ce leader communiste est
dén ontrée par le fait que son enterrement, peu après les obséques solennelles d'Imre Nagy,
a reuni autant de personnes (plus de cent mille) que révénement precedent. Maintenant, la
privatisation s'enlise: pour leur malheur, les pays ex-communistes se trouvent confrontés au
modele euro-atlantique precisement à l'heure où ce systezne traverse une profonde crise.

Pour la Pologne, Jerzy Borejsza, directeur du Centre Scientifique de l'Académie Polo-
naise des Sciences à Paris, n'a pas hésité à reconnaltre les mérites de la politique sociale du
communisme et, au nom de o la raison d'Etat *, le réalisme du general Jaruzelski. A pre-
sent, la désillusion pros oque une forte poussée populiste, exploitée par les ex-communistes
et par le parti pay san qui contrtilent 30 d'un éléctorat déboussolé a cause de la crise
économique.

Le prof. Domenico Caccamo (Rome), prenant le contre-pied de la thise de la e revo-
lution de elours *, a montre qu'en TchecosloNaquie Popposition au communistne a été radicale
pour la Boheme (non en Slovaquie, ce qui déja laissait prévoir les fortes tensions entre
ces deux pays). Les mémoires, récemment publies, d'Alexandre Dubeek, le pathetique prota-
go aste du printemps de Prague, permettent de voir clairement l'évolution de 1968 a 1989,
On remarque des changements fondamentaux comme, par exemple, la restitution des biens
o natonalises i, le démantèlement des ser% ices secrets ou la lustration o, affirmation sans
équil.oque de la Nolonté de décomniuniser la société.

Par contrc, la situation décrite par A. Pippidi (Bucarest) et M. SeinkoN (Sof ia) est bea u-
coup moins favorable a une franche rupture avec l'hérii age totalltaire structures et menta-
Rtes. Plus que tous les autres États est-europeens, la Roumanie et la Bulgarie font ressortir
des traits communs *. Sans abandonner l'espoir d'une con. ersion démocratique souhaitée
pa l'opposition des deux pays, on a pu constater à quel point la nouNelle classe dirt-
geante est formée par des survivants de l'ancienne, allegrement engages dans une grande
operation de transformisme politique, tandis que les forces du renom eau demeurent faibles
ct morcelées.

Les problèmes particuliers des pays ci-deNant yougoslaNes ont été exposés par le prof.
Jozc PirjeNec (Trieste) qui a évoque les ditficultes de la coexistence, surgies des les années

* M. Senikov a fait allusion a un fait sensationnel que les médias bulgares ont fait
connattre: en 1973, la direction du PC bulgare aurait propose L'unification avec ¡'URSS!
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'50 et rendus évidentes par la constitution de 1979. Le déchirement actuel est 'rift autant a
une incompatibilité économique qu'au choc entre les intolerances nationalistes. Enfin, A &ou-
ter B. S. Orlov (Moscou), on Sc rendait compte de la nécessité d'une nouvelle 4 Ostpolitik a qui
puisse aider la 'Aussie A retrouver la voie vera la démocratie, dans des circonstances cri-
tiques qui exasperent le regret de la position perdue, celle de grande puissance militaire.

En attendant que la parution des actes de cc colloque fournisse un vademecum aux
diplomates et hornmes politiques occidentaux, il faut déjà constater le grand intérét d'une
reunion de travail qui a mis en regard divers aspects de la revolution est-européenne. Ceux
qui A cette occasion se sont interrogés sur les causes autant que sur les evolutions possibles
de la situation ont fait leur devoir d'historiens qui est celui de conjurer les fantdmes du
passé et de preeher la raison, pour hAter l'avènement d'un monde moderne et démocra-
tique.

Andrei Pippidi
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COLLOQUE INTERNATIONAL a NATIONALITÉ, ETIINICITE,
ATATISME EN EUROPE CENTRALE ET DU SUD-EST»

La Commission roumaine d'histoire de la Deuxième Gtierre mondlale, en collabora-
tion avcc l'Association de droit international et relations internationales a organise, le
A avril 1993, lc colloque sur le theme Nationalité, caractere ethnique et tradition d'Etat en
Europe Centrale et du Sud-Est au XX e siècle i. A cette occasion les participants ont pre-
senté les suivantes communications: Victor Neumänn: Europe Centrale. La signification his-
tongue el politique du concept; Adrian Pop: L'appartenance à l'Europe Centrale etiou du Sud-
Est. La signification d'un Mal; Viorica Moisuc: Les Traités de paix de 1919 1920 el 1947 le
principe des rationalités; Elisa Campus: Formules d'organisation d'apres guerre. 1920 et 1947;
Elena Zamfirescu: Controoerses autour du concept de droits collectifs des minorités. Les modéra-
-teurs du colloque ont été le Pr. Dan Berindei, membre de l'Académie Roumaine et le Pr. Dan
Lazdreseu. L'allocution d'ouverture a été prononcée par dr. Viorica Moisuc, President de la
Commission roumaine d'histoire de la -Deuxieme Guerre .mondfale; les conclusions du débat
furent -presentees par l'ambassadeur Marcel Dina. A ce epilogo* ont participé des chercheurs
scientifiqucs juristes, politologues ainsi que des professeurs, des diplomates
etc.

Les débats, d'un intéret particuller, se sont dirigés surtout vers la situation actuelle
de la zone centre et sud-est européenne, it la lumière de revolution des- phénomènes poli-
tiques, diplomatiques, sociaux d'apres la Premiere Guerre mandiale; de mème, des diffé-
rents concepts d'organisation politique actuellc de cette zone ont retenu l'attention des par-
ticipants.

Le méine jour a eu lieu la séance extraordlualre de l'Assomblée générale des membres
de la Commission roumainc d'histoirc de la Deuxième Guerrek mondialc, cadre dons lequel
furent discutés des problemes concern*nt l'activité scientifique de la C,ommission dans la
période suivante, compte tenant des exigeances d'organisatioii du folio. Cougrès, d'histoire
qui aura lieu en 1995, à Montreal.

Viorica Moisue
President de la Commission Roumaine

d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
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Comptes rendus

A propos du compte rendu de Christian Heck sur Immortalité et decomposition dans Part du
Mogen-Age pani dans le Bulletin monumental

Dans le Bulldin Monumental Paris, tome 150 IV (1992), p. 435-437, Christian
Heck a ramabilité de presenter notre livre Immortalite et décoznposition dans Part du Mogen
Age. Après une série de considerations positives pour lesquelles nous lui exprimons notre en-
tiere gratitude, Christian Heck fait quelques reserves auxquelles nous essayons de re-
pondre, animés de l'intention d'apporter noire contribution A éclaircir certains problèmes c,om-
plexes de répoqiie se situant A la transition du Hoyen Age A la Renaissance.

A propos du fait que tout au long de notre travail nous avons utilise les conclusions
de Georges Duby surtout dans son Fondements d'un nouvel humanisme qui met en lu-
mière le commencement de la vocation laique des chevaliers i, C. Heck considere que nous
avons trop insisté sur /es conclusions de ce livre s au detriment d'autres travaux qui au-
raient bien snit= servi se.s preoccupations d'historien de Part*, bien que nous ayons montré
dans la preface nous espérons que notre texte illustre ce propos que s nous ne propo-
sons pas d'exposer d'une maniere systernatique, de passer en revue les fresques, les minia-
tures, les poèmes et les Sculptures oÙ se trouvent les corps en decomposition, mats de mettre
en lurnière les origines, revolution et la signification de la decomposition en general et des
monuments funéraires en transis en particulier s (p. 7), c'est-A-dire qu'en étudiant ces ceuvres
nous n'avons pas eu 'Intention de les analyser mais de chercher une synthese, de dégager
quelques traits d'une étape de revolution des mentalités de l'ouest de l'Europe, en depas-
sant bien évidemment s nos preoccupations d'historien de Parte.

Par la suite, C. Heck nous reproche d'intégrer les oeuvres d'art presentees <tans un
schema eXplicatif general ... fil s'agit en effet de la synthese que nous avions l'intention de
réaliser au-dela de 'nos preoccupations d'historien de l'art'l l'auteur se propose de montrer
que ces images sont le résultat d'une attitude volontaire de l'Eglise face aux chevaliers,
catégorie sociale dénoncée comme coupable pour s'etre trop orientée vers l'amour courtois,
la musique profane et les divers plaisirs de la vie lalque s.

Tout d'abord, son affirmation elle-meme souffre d'une generalisation excessive car il
ne s'agit pas uniquement de rEglise: sur l'échelle du temps, nous essayons de montrer aussi,
au début de notre etude, la position des Ordres mendiants qui prechent la pauvreté, en con-
traste frappant avec le mode de vie courtois des chevaliers tout au long de la première mot-
tle du XIV° sleek. Nous avons relevé la position severe des Franciscains en présentant tout
d'abord le theme des v Trois vifs et des trois morts s en littérature et en peinture (p. 71
126). Nous avons ensuite évoqué la fresque de Saint Antoine de Padoue et celle, antérieure,
de Giotto (1325) de la Basilique Inférieure d'Assise, représentant Saint François touchant un
squelette gut porte sur le crane une cotnenne sur le point de tomber. L'inscription de cette
fresque Souviens-toi de mon jugement * (p. 96), de meme que le jugement dans la lettre
adressée aux consuls, aux juges et aux rnagistrats de la ville de Podesta: squand viendra
le jour de sa mort, 11 lui sera enlevé ce gull croyait posséder, et plus 11 aura été /labile et
puissant en ce monde, plus il sera tourmenté en enfer (p. 97), montre le point de vue de
l'Ordre des Freres mineurs.

Le severe avertissement de l'Ordre des Dominicains illustré par /a farneuse fresque de
Campo Santo de Pise, par d'autres fresques eontemporaines ainsi que par les écrivains domi-
nicains Domenico C,avalca, fra Bartolomeo de San Concordio et Jacopo Passavanti, montre
une attitude encore plus rigide envers les cbevaliers, car 11 ne s'agit plus de la pitié ou de la
tolerance figuree par les scenes du meme ensemble, la Crucifixion et la Mise au tombeau,
mais de rimplacable scene du Jugement dernier qui apparait aussi dans la littérature.

Ultérieurement, quand la classe des chevaliers ne joue plus un rale important, nous
constatons sur rimage funéraire du cardinal de la Grange, la realisation d'une decomposi-
tion sans culpabilité (les animaux symboliques de l'enfer itant absents). Nous espérons donc
avoir mis en evidence dans notre livre rattitude des Ordres face aux chevaliers, catégorie sociale
dénoncée comme s coupable s.

A propos du tombeau du chevalier Francois de la Sarra, présenté en decomposition
rongé par les vera et par les crapauds, C. Heck n'acceple pas notre affirmation selon la

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 425-446, Bucarest, 1993

12 C. 1056
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quelle le chevalier a souliaité se faire représenter dans cc monument pour souligner sa cut-
pabilité (p. 266) et C. Deck évoque des textes du X IVe siecle dans lesquels 11 n'y a pas deux
categories d'hommes : e pécheurs * et heureux *, parce que dans chaque homme existe en
meme temps le péche et l'expression sereine de la conscience de l'aspect .transitoire, éphé-
mere de la vie terrestre

Premiérement, notre affirmation est presentee de maniere fragmentaire; si elle avait
été citée intégralement, elle aurait exprimé le meme point de vue que celui de C. Heck.
Francois de la Sarra n'a pas voulu souligner seulement sa eulpabilite. Void le passage en-
tier: 11 est certain que c'est par humilité chretieune qu'un chevalier dé la Sarra a renoncé
h. son individualité hurnaine acceptant de s'offrir en exemplc afin de montrer la miserable
condition de son corps apres la mort il n'a pas pu concevoir que son corps allait se
presenter Wrist dans l'éternité, c'est A dire apres le Jugement dernier, projetant dans cette
perspective son inconsistance definitive. En évoquant le passage blologique, il a souligne
seulement sa culpabilité et le contraste avec la pérennité (qu'il espéralt) des existences paradi-
siaques Nous affirmons plus loin: La sculpture en transis élan considérée h travers le
prisme de ractivité de chacun ... et pour ccux qui s'étaient conformés aux commande-
ments de l'Eglise, la mort ne signifiait que l'aube de la vraie vie (p. 267).

Une attire citation, délachée du paragraphe qui dévoile Pidée entiere peut donner nais-
sanee h son tour A d'autres interpretations -que miles que nous avons proposées. C. Fleck
met en, doute notre affirmation que *les -representations funeraires en transis apparais-
sent en Suisse et en France e,omme temoignages d'une veritable offensive contra les chevaliers
Mais ensuitc nous ajoutons : En fait, :I mesure que ces monuments se rnultiplieront, elles [les
representations funéraires en transis] ressernbleront plutAt A une evocation de la disparition
recite de la classe des chevaliers, en déelin progressif vers la fin du XlVe siècle Dans cc cas,
Pargument est social, lié-à une réalité qui depasse le monument de la sculpture de la Sarrah.

Une objection importante dans le compte rendu de C. Heck se rapporte A la sculpture
du Prince du monde dont le dos est reconvert de serpents et de crapauds, inspirée, d'apres
nous, par l'attitude severe des Ordres et de l'Eglise envers les tendances d'émancipation des
chevaliers, en accord, d'une certaine maniere, avec les tendances de la prti-Fteuaissance. L'auteur
du compte rendu trouve que" le. Tentateur * [dsurs notre version Le Prince du monde .] n'est
absolument pas rongé par ces betes. 11 agit en connivence avec elles". Et plus loin :... [fil
n'y a Hen, dans les portails mentionnes qui.perrtiette de voir dans ces sculptures un avertisse-
ment spécifiquement adressé A la classe des chevaliers Donc, d'apre.s C. Heck, les serpents
et les crapauds apparaissent comme allies, en connisence avec le corps du Prince du monde
et non pas lui infligeant une decadence morale.

Notre premier argument en faveur dir fait que les serpents et les crapauds ne sont pas
les allies du Prince du monde mais empoisonnent son etre, part de Pallegorie litteraire Der
Werlle Lan de Konrad von Wiirztburg où il s'agit d'un chevalier qui a néglige ses devoirs chré-
'bens, préférant A la priére du soir la lecture d'un roman d'amour et devant lequel apparalt une
belle dame dont le dos est plein de vermine, conte qui a determine l'apparition sculptée du

Prince du monde Le s Prince du monde est une unification de ces deux personnages, le
chevalier tombé dans le peche ayant l'apparence brillante de la bello dame et aussi, cachée
dans le dos, la réalite des betes infernales. C'est une interpretation donnée par une série de clier-
&curs invoqués comme autorités, y compris pat C. Heck, interpretation que nous allons
exposer plus loin. Or, dans l'allégorie de Konrad von- Wilrztburg, il s'agit des symboles du [Ache
implanté dans la chair et non en connivence asee les personnages qu'il defigure :

V. 217 Sus kertes im den rucke dar :
der was in alien enden gar
bestecket und balm:men
mit wiirrnen und mil slangen,
mit kroten und mit nAtern ;.

En traduction :
Elle lui a montre son dos
qui, partout, était perce
de vers et de serpents
de crapauds et de viperes accrochés ;

L'apparition de la Dame du monde" est accidentelle car nous supposons qu'antériett-
rement, le chevalier Wirent von Grafenberg accomplissait scs devoirs religieux ; mais, apres
cette vision, il va coudre une croix sur son vetement et partir 'utter pour la liberation de Jézu-
salem. Puisque le Prince du monde représente une unification de ces deux personnages,
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comme nous l'avons affirmé précédemment, nous supposons que, dans son cas également, la
vermine accrochée sur son dos n'exprime pas un rapport de connivence mais, au contraire,
d'agressivité devorante.

La these de Victor Beyer (La calHdrale de S(rasbourg, Strasbourg, 1973) et de Wolf-
gang Stammler (Frail Well eine Mittetalterliche Allegorie, Fribourg-im-Breisgau, 1959) soutenant
que le Prince du monde * a inspire le conte de Der Welte Lbn et non l'inverse ne pent etre
accréditée car la sculpture la plus ancienne de Strasbourg a été réalisée entre 1280 et 1285,
tandis que l'allégorie a été écrite au moins deux decennies auparavant, en 1260.

D'autre part, dans la representation du Prince du monde * au portail de la cathédrale
de Béle, nous rem arquons que ce ne sont pas sculement des serpents et des crapauds qui s'accro-
chcnt A son dos mais aussi la tete du diable qui jette une flamme infernale, le long du dos, mon-
trant clairement l'intervention démoniaque. Il en est dc meme des animaux impurs qui recou-
vrent la partic each& de son corps et de toute façon, ce demon ne pent etre soupçonné d'agir
4 en connivence * avec cct elegant personnage. Les theories de certains chercheurs soutenant
que le # Prince du monde * serait le diable lui-merne ne peuvent également resister à ces repre-
sentations car il est inconcevable que le ..:able puisse asperger son propre corps d'une gerbe
de flammes.

Nous constatons que dans la sculpture du a Prince du monde * de Nurenberg, les ser-
pents et les crapauds nc sont pas, de toute evidence, miles au personnage mais enfoncés dans
sa chair, comme ils sont décrits également dans le conte Der Werlte Lön, une chair vive dévorée
par ces messagers du diable, un autre argument prouvant que les animaux ne sont pas e en
connivcnce avcc lui.

Nous retrouvons une presence semblable du péché terrestre mais moins bien définie
que chez le e Prince du monde 6, dans la sculpture du cadavre de François de la Sarra. Erwin
Panowsky (Tomb sculpture, New York, 1964, p. 64) observe avec finesse, que, en dehors des
vers qui lui percent le corps, quatre crapauds sculptés sur le visage du chevalier, en substituent
les traits, les mystifiant, comme dans les fragmentations hétérogenes de Giuseppe Archimboldo.
Ce masque n'était pas un hasard car, dans le langage de l'époque, l'artiste a voulu souligner
le visage pecheur qui appartient au monde tandis que son etre veritable, que l'on ne pcut plus
voir, a déjà rejoint les cieux.

Nous remarquons enfin que les serpents et les crapauds aparaissant sur le e Prince du
monde * ou sur le corps de Francois de la Serra ne peuvent etre e en connivence * avec ceux-ci
mais, au contrairc, sont presents pour mettre en evidence les péchés terrestres, car sur la sculp-
ture du cadavre du cardinal Jean de la Grange, décharne, en decomposition, exempté de la vie
pécheresse, les animaux itnpurs n'existent pas. C. Fleck n'accepte paz qu'à cette époque, la
mort d'un veritable croyant o ne représente qu'un degré de plus vers le jugement dernier 6,
comme nous l'affirmons (p. 267, en faisant reference au cardinal Jean de la Grange et A son
monument) et il envisage au contraire que tous les gens étaient considérés aussi comme
coup able s.

Ce n'est pas uniquement la presence des serpents et des crapauds qui nous conduit A
associer le Prince du monde à l'image funéraire de Francois de la Sarra, mais également quel-
goes symboles de leur orgueil terrestre. Il s'agit de la couronnc, les gents, les fleurs courtoiscs
du premier, et des deux heaumes de tournoi avec les armoirics des maisons de la Serra et d'Or-
mond, symboles inutiles voire meme ridicules? mis A côté des corps nus, dévorés par la
verminc, pour le second. Toutes ces réalités et intentions ne justifient pas notre interpretation
selon laquelle, au commencement, les Ordres, apres l'Eglisc elle-meme, ont montre une sévérité
accentuée face aux chevaliers, tout au long des XIlle et XlVe siècles?

D'ailleurs, cette attitude des Ordres et de l'Eglise, nous l'avons illustrée dans notre livre,
kgalement dans d'autres chapitres que ceux dédiés au a Prince du monde *, A la e Dame du mon-
de * et au monument du chevalier Francois de la Sarre, comme par exemple dans le chapitre
de la fresque de Campo Santo de Pise ou dans a Dame 'venus et les couples galants a, ces dcmiers
n'étant pas mentionnes dans le compte rendu de C. Heck.

Ce n'est pas seulement le Prince du monde * qui dévoile Pavertissement de l'Eglise
destine aux chevaliers. Dans la fresque de Campo Santo de Pise, ils sont aussi présentés avec des
preoccupations évidemment lalquesmusique, chasse, amour profane en contraste avec
la piété des moines, avec leur vie consacrée A la priere et A la meditation. Write l'inscription
sur le phylactère place A mite de la fresque s'adresse ainsi au chevalier :

La vaine gloire et l'orgueil sont morts.
Vous allez voir comme votre destinke sera belle
Si vous observez la loi dis Me.
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II existe également des images de Dame Venus o, symbole de Pamour profane Moog
que des representations de nombreux couples galants, personnages que l'Eglise juge, comme
nous l'avons montré dans notre etude, asee la meme séverité que le *Prince du monde ou
la Dame du monde

A propos de noire affirmati( n en réalité un truisme que la Renaissance qui avait
un coolie pour les formes humaines, les présentait dans leur dimension pérenne et ne pouvait
concevoir la degradation physique de Phonon-le, fut-ce menie apres sa mort t, C. Heck objecte
que *la Renaissance esl trop facilement vue comme un tout hornogène et opposable A ces oeu-
vres... L'auteur semble oublier totalement, entre autres, tout l'art de la Renaissance au nord
des Alpes. L'iconographie des corps en decomposition ne s'arrete pas au milieu du XVe siècle,
et, des celebres Amants trépassés" s du musk. de PCEuvre Notre Dame A Strasbourg, aux
peintures de Baldung Grien, une foule d'ceuvres manquent, qui s'averent indispensables si
l'on vent brosser une telle synthese o.

D'un part, nousne nous sommes pas proposes dans notre livre qui s'intitule * Immorlalité
et decomposition dans Part du Moyen Age * de presenter Piconographie des corps en decom-
position au-dela de la periode du Moyen Age, done a une époque postérieure au début du XV°
siècle. Nous avons toutelois fait une exception, en mentionnant très brievement que, pendant
la Contre-Reforme, après le concile de Trente, l'Eglise va recourir aux memes images afin de
montrer aux fidèles l'évanescence du corps perissable en opposition asec les valeurs éternelles
qui seront la recompense d'une vie de devotion.

D'autre part, en liaison avec les ceuvres d'art montrant la decomposition a l'époque
qui couvre la Renaissance allemande (et non pas dans le concept rneme), il nous faut observer
que la definition genérate de la Renaissance, unanimement évoquée inland il s'agit de cette
période, n'est jamais partie d'une réalité artistique du nord des Alpes Timis du sud, plus préci-
Bement de l'Italie. C'est pourquoi Eugenio Garin une des autorités les plus reconnues en ce qui
concerne la Renaissance, propose Leonardo da Vinci commie représentant typique de cette
époque, utilisant pour étayer son argument, *les fameux cahiers d'anatomie clans lesquels
Leonardo da Vinci observe la structure corporelle de Phomme o. (La Renaissance, histoire d'une
revolution culturelle, Laterza, 1964, p. 206)

II est vrai que pendant la Renaissance allemande ont eisté des infiltrations du Aloyen
Age tardif, des ceuvres appartenant A une mentalité anterieure, mais qui sont considérées
comme des prolongations du Moyen Age en pleine Renaissance, sans etre confondues avec ce
dernier colorant. C'est pourquoi, Jean Wirth, pour le tras ail duquel (La jeune fille et la mort.
Recherches sur les themes macabres dans l'art germanique de la Renaissance, Geneve, 1979) C.
lieck a une excellente opinion, eerit, A propos de la spécificité de ces aspects macabres de la
Renaissance allemande, qu'ils dernandent une prise de connaissance des precedents médié-
vaux o. D'ailleurs, la première partie du lis re de Jean VOrth, à propos du macabre
dansl'art allemand de la Renaissance s'intitule L'heri tage du macabre medieval et, dans la
conclusion de ce livre, Jean Wirth se rattache a ceux qui considerent que l'Italie a connu
une revolution artistique qui s'opposait A la tradition médiévale et qui constitue à nos yeux
l'essenticl de la Renaissance. A la fin du gothique internationale s'utilise la perspective mesurée
et se développe une image antiquisante du corps humain *, ce que nous avons démontre plus
haut. Et Jean Wirth continue : *La situation des pays germaniques est autre, car ils perséve-
rent pendant le Quattrocento dans un gothique international... le macabre medieval n'a pas
le temps de se démoder o (p. 169). Done Jean Wirth lie le macabre apparu pendant la Renai-
ssance en Allemagne au gothique international antérieur (comme il est tout A fait normal) et
non A la Renaissance. Le reproche de C. Heck que, en presentant le n acabre, nous avons oublié
stotalement, entre autres tout l'art de la Renaissance au nord des Alpes o, ne nous semble pas
justifié.

A la fin de son compte rendu ample et suggestif, C. Heck avance Pobjection que, bien
que notre livre ait été publié en 1988, la bibliographic n'a pas été mise à jour A partir de 1973,
année de la redaction, et nous suggure la consultation de travaux considere cornrow impor-
t ants.

11 s'agit prennerement du Lexikon der christlichen ILonographie que nous avions toute-
fais consulté (l'ouvrage etant paru en 1972) mais sans profit pour notre theme et, en conséquen-.
ce, nous n'avons pas juge opportun de Pinsérer dans la liste bibliographique. Ainsi, dans le
volume IV (*Allgemeine lkonographie .), G. Gsodam, dans le paragraphe consacré au *Prince
du mondes et A la *Dame du monde * (p. 996-997) resume très succintement des points de
vue que nous estimons exacts et dans le paragraphe sur l'iconographie du serpent, il est seule-
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ment ntentionné que, partir du symbole du Oche originel.., résultent de fréquentes appa-
ritions du serpent dans le contexte des images qui dénoncent la vanité s (p. 79)

En lien avec les sculptures du portal% de la cathédrale de Frihourg-en-Brisgau, C.
Heck nous indique les monographies de Fr. Kohler, 'Wolf Hart et surtout l'apport capital de
Gustav Miinzel. Mais nous devons avouer que le travail de Fr. Kohler (Der Jlingfrauenzyklus
der Preiburger Manstervorhalle, Btunberg, 1070 n'apporte rien de nouve-au sinon une identifi-
cation erronée du personnage que nous appelons 1c Prince du monde avec Satan, erreur que
nous avons dénoncke plus haut. Wolf Hart (Die Skulpturen oon Freiburger Miinsters, Rombach,
1975) presente un album avec de belles photos mais avec un texte banal, inutilisable.

En ce qui concerne le travail de Gustav Manzel (Der Skulpturzyklus in der Vorhalle der
Freiburger Mitnsters, Fribourg-im-Brisgau. '195g) celui-ci cite Wilhelm Wackernagel, puis Karl
Schafer. comme ceux qui ont soutertu l'appellation du e Prince du monde4 pour le personnage
dont il faut chercher la genese dans Pallégorie Der Well Lohn, confine -nous l'avons accepté
nous 413934 et également W. Altwegg, qui soutient que le personnage a été esquisse par les croyan-
ces et la litterature orale populaires, en adtnettant que seulement dans le cas des sculptures
de Strasbourg (l'auteur du poerne Der Well Lohn, Konrad. von Wartzburg étant originaire
de mite ville) il a été inspire par ce poeme.

Gustav Miinzel montre que les croyances et la littérature ora/e populaires étaient tres
proehes du poeme de Walter von der Vogelweide ou de celui de Konrad von Wartzburg trials

paree que dans les poemes existent des images exactes, d'une grande force figurative, celles-ci
ont un effet particulier sur l'art plastique s. Karl Schafer a d'ailleurs emit lui aussi que le e Prin-
ce du monde s est une traduction masculine de la Dame du monde., ce qui coincide, dans ce
cas egalement, avec nos affirmations.

En liaison avec la cathédrale de Strasbourg et les representations g negatives s du portail
qui font pendant au s Jesus et les vierges sages o, C. Heck mentionne les grandes monographies
de Hans Reinhardt (La eathictrale de Strasbourg, Strasbourg, 1972) et Victor Beyer (La ealhé-
drale de Strasbourg, Strasbourg, 1973), des ouvrages contenant do très belles reproductions
photographiques mais se limitant, en de trés courts paragrapbes A des descriptions et des con-
siderations banales sur les sculptures dont il est question dens notre livre.

On nous fait le tròs severe reproche d'avoir omis de notre liste bibliographique le livre
de Wolfgang Stammler que C. Heck considere comme tires important, mais il n'apporte pas
d'éléments nouveaux au probleme que nous nous sommes proposes de résoudre. Corneae le
titre Pindique, Frau Well eine Miltelalterliehe Allegoric, W. Starnmler fait un historique du
thinte de la e Dame du monde s, presentation qui commence avec les dialogues de Platon (mon-
trant que les antiques consideraient cette i Dame du monde * cornme la partie impure de l'exis-
tence) et qui s'acheve au XIN e sleek. Travail qui ne manque pas d'intéret tnais bétéroclite,
non sistematique, et de toute maniere sortant du cadre du theme que nous nons sommes pro-
poses de traiter.

En fait, presquc tontes les indications bibliographiques proposées par C. Heck et pour
lcsquelles nous lui portons les remerciements qu'il se doit, vont amplifier formellement la liste
des travaux consultés sans un apport de contenu.

En revanche, un travail vraiment important et que nons avons omis (signalé par le pro-
fesseur Robert Scagno que nous remercions ici) appartienttl Luciano Bellosi (Buffamaleo e it
Trionfo delta Morte, Torino, 1974). D'apres lui, la fresque célebre s Le Triomphe de la mort
tie Pise est Pceuvre de Buffamalco qui l'aurait exécutée en 1336 et non en 1365 (p. 190) comme
.soutient Liliane Guerry (Le thème du Triomphe de la morts dans la peinture italienne, Paris,
1950), postdatation que nous avions reprise également. La datation correcte de L. Bellosi per-
met d'affIrrner que la miniature du Psautier de la reine Bonne de Luxembourg (1332-1346),
ainsi que la miniature de la bibliotheque Magliabecchiana de Florence (début du XIVe siècle)
ne precedent pas cette fresque mais, au contraire, commc il est plus nature', ant été influencées
par cette derniere. De mdme, la fresque d'Orcagna de l'église Santa Croce de Florence, tout
commc ol'Allégorie du Oche et de la redemption s, conservée A la Pinacotheque de Sienne,
ne sont pas anterieures à la fresque de Pise, comme Liliane Guerry l'a affirme, mais inverse-
ment, donc pour toutes ces oeuvres, la fresque de Pise a été le modele. Mats assurément, dans
le contexto de notre chapitre sur la fresque Le Triomphe de la mort s de Pise, la postdatation
n'est pas tres importante, notre objectif Rant de montrer que Partiste s'est propose de mettre
en lumiere aussi bien la vie parfois manquant de piété des chevaliers que celle, exemplaire,
des moines.

Pagel Chihaia
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Institut Français de Bucarest L'elat des lieux en sciences sociales textes réunis par
Aiexandru Dula et Norbert Dodille, Paris, L'Ilarmattan, 1993, 144 p.

Dans le cadre de l'institut Francais de Bucarest, reactive récemment après avoir fcrrné
ses portes en 1948, commençait en novembre 1991 Pactivité d'un séminaire franco-rouniain de
sciences sociales.

Par les soins d'Alexandru Dutu, dirccteur de l'Institut d'Études Sud-Est Européennes
et de Norbert Dodille, directeur de l'Institut Français de Bucarest, les textes des ccnférences
et des exposés présentés par des professeurs francais et roumains durant la première année de
fonctionnement du séminaire ont été réunis dans un volume.

Le souvenir du rdle joué autrefois dans la capitale roumaine par l'Institut Français
en tant que lieu de sociabilité intellectuelle a sans doute inspire l'initiative de publier ce livre
qui atteste qu'à Bucarest on renoue avec une tradition. Les retrouvailles portent, ccpendant,
la marque d'une trèS longue separation, visible dans le choix d'informer, avant tout, les étu-
diants roumains sur l'état des lieux en sciences sociales en France. Andes A cette tache, les
hdtes français ont présenté des conferences sur les Regimes d'historicite (Francois Hartog et
Gerard Lenclud), Les Annales aujourd'hui (Bernard Lepetit), l'Etat des rapports mire la pinto-
sophie el les sciences sociales (Vincent Descombes), Comment concevoir un Indei des motifs non a-
/ifs? (Claude Bremond), La sociologie de l'education en France (Jean-Claude Passeron).

Dans l'introduction du.livre, intitulée Comparer el approfondir, Alcxandru Dutu insiste
sur l'appartenance de ces textes français A une categoric de discours par laquelle s'exprime
un type de connaissance technique *, soucieux de rigueur méthodologique et .de perfectionne-
ment du caractère technique de la recherche.

Les textes présentés du We roumain seraient, par contre, l'expression d'un type de
connaissance traditionnelle o, plutdt intuitive et deriN ee de l'expérience quotidierne n régime
totali tai re.

Cctte distinction nous semble d'autant plus utile si l'on cherehe d'éclaireir à travers
elle les rapports qu'entretiennent des intellectuels issus de sociétés si différentes avec l'histoire
récente de leurs disciplines. Ce type de rapport et l'usage que l'on peut faire sont mises en evi-
dence d'une manière claire dans la plupart des textos rédigés par les profesceurs français.

Francois Hartog et Gerard Lenclud retracent revolution des rapports entre ranthropo-
logie et Phistoire sur le terrain des « regimes d'historicité *; Vincent Descombes rappelle Péla-
boration, A partir des années '30, d'une problématique née de la rencontre entre la philosophic
et les sciences sociales ; en defendant riciée d'une nécessaire mutation A l'intérieur des Anrtales
qui nc trahirait pas le dcssein initial d'une histoire totale, Bernard Lepetit jette un regard nou-
veau sur certaines des ambitions méthodologiques de récole ; enfin, Jean-Claude Passeron
indique les grandes étapes parcourues par la sociologic de réducation en France en commencant
avec le moment durkheirnien.

Ces remémorations ne s'éloignent pas de la sphere des criteres et des enjeux propres
un champ intellectuel autonome, constitué à l'interieur &tine societe libre et dont l'apparition
et le fonctionnement légitime ne datent pas d'hier. Ce type de regard en arrière, la possibilité
d'entretenir avec l'histoire de la discipline un rapport constructif, favorisent la reproduction
d'un genre d'approche technique qui engendre le besoin de definitions et d'innovations
conceptuelles.

Les textes des conférenciers rournains sont traverses par le souci de saisir une proble-
matique actuelle qui, cependant, reste enracinée dans l'obsessionnel passé recent. Lucian Bola
s'attarde sur une relation qui se trouve au cceur du phénomene de la modernisation en Rouma-
nie (Les Roumains el les autres. La quête des modéles dans la société roumaine des XIX« et XX«
siecle), Mihai Sora s'interroge sur les voies à suivre dans la reconstitution d'une société civile
en Roumanie (Comment s'en sortir? ), Anca Mfigureanu expose quelques Remarques sur le dis-
cours totaliteure tandis que Pavel Cdmpeanu souligne la spécificité, sociolo_iquement
de la démocrati ation des sociétés dont le fonctionnem nt fut régit par rideolopie sta inicnne
(Europe : I'Lst n'esi pas au Sud. Consid"rations sociologiques sur la durocratisatton en tant que
déstalinisation).

On perçoit à travers le choix mbne de ces sujets que ces disciplines sous haute sum cillance
icléologique qu'étaient les sciences sociales en Romanic tentent de se forger une identité cn
prenant part aux abets qui agitent la société roumaine apres la fin de la glaciation cormuniste.
Ce serait peut-"étre pour les spécialistes de ce don' aine l'occasicn de retrouver en tant qu'intel-
lectuels un rdle et un statut mieux &finis que par le passé.
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Les deux types de discours suggerent la condition différente des intellectuels dans les
deux, sociétés..Alexandru Wm purse qu'on est en presence de deux types de connaissance qui
devraient faire fusion pour qua soit preserves et utilises les acquis intellectuels de. cette expe-
rience-limite que représente la trasersCe du desert totalitaire. On ne peut ignorer, néanmcins,
Pattrait qu'exerce Papproche technique i qui se prcpose aujourd'hui mime un modèle A StliN re
après une époque oh la tyrannie du socialisn e scientifique *condaninait les sciences sociales
A la pauvreté méthodologique et conceptuelle.

A la fin du volume figure aussi le texte d'un entretien entre Raymond Boudon et Traian
Rotaru. L'entretien a eu lieu en janvier 1992 quand Ras, mend Boudon se trouvait A Cluj oir
l'université de la ville lui a conféré le titre de *doctor honoris causa e. L'éminent sociologue
français repond û des questions concernant l'etude des milieux intellectuels, le rOle du sociologue
dans la société conternporaine, la crise de Penseignenunt secondaire en Europe, etc.

Florin Turcanu

SANDA STOLOJAN, Avec De Gaulle en Rounianie, Editions de l'Herne, Paris, lUI, 149
pages

La visite de Charles de Gar Ile en Rrtmarie cn mai 1f:68 den-Kure plutet in ripere de
l'histoire politiquè franyaise, puisqu'e le ccircide avec le dt:hut des n ()rive/vents crntestataires
A Paris, et les ésenements qui Font S.UIN je crrt efface la significaticn que le G(n(ral as nit N CHILI
lui dormer. Cependant, cette rcncontre de Pucarest aura peirris à Ceamescu de ccnsolicer sa
position internaticnale. De Gaulle avait élé,préc(dé par NA illy Branct en acfit 1967. Un an
après, en aofit1968, il y aura le 'fair eu'x disccurs balcrn qui, en ccndr.mnaLt Pill\ asicn de
la Tehécoslovaquie, allait °Mir au leader ccrnmuniste rotmain Poccasicn de gacrer une popu-
laritt: recite à Pintérieur du pals et, en ce qui ccneerne l'Occident, une smpatl ie durable.

Oh doit sasoir gré à Mme Sande Stolojan de publicr ses souvenirs de ces cinq ¡ours pen-
dant lesquels elle a servi d'interprete aux deux chefs d'État. Roumaine, petite-fille de l'écri-
vain Duiliu Zamfircscu et fille d'un ancien diplcmate rallié au nouveau rél_ in e, elle vivait en Fran-
ce depuis des annees, rnais, entre deux entretiens officiels, elle a retrouvé à Bucarest sa famille,
ses amis, sa mernoire. Ce elite humain de la situation, exprimé avec un veritable talent littéraire,
achève de rendre emouvantes ces pades qui evoquent non seulen cnt /es faits et gestes .des pro-
tagonistes, maiS aussi l'atmosphère dela capitale et des provinces tras ernes par le cortège pre-
sidentiel. Quelques croquis finenunt des-'nés s.uffisent pour faire rcvoir ces journees à cm- qui
les ont vécues, avec Penthousiasme sportrane des fcules qui se pressaient au passage au Gene-
ral.

Mais la révélaticn de ce petit vole rre, qui sonb1e d'aillcurs 'etre re té inobserse, c'est
le compte rendu inédit de l'entret en De Gaulle-Ceau.,escu cu 14 mai 198. Tandis que Ceau-
sescu voulait marquer que le réaime rrtriste n'est pas impcsé de l'extéricur ct il ne cachai
pas sa rnefiance des blocs militaires et écencmiques, on Me lui brossart un tableau historiqul
de la politique étrangère de la Prance, deptis Louis XVI, pcur expliquer son interet A contre-e
carrer les tendances A Phégemcnie (e l'U.R.S.S. et des Etats-Lnis. Cet échange de vues fut
eXtremement dense et 11 faut laisser au lectmr le plaisir de décousrir tcut scut les plus belles
répliques.

Ceausescu suggère que la France établis e des relations asee la R.D.A. (de Gaulle
rétorquait : la Prusse *I) et ses remarques si r les pays arabes permettcnt d'entrcvoir ce qui
devait étre par la suite sa pontique à leur égard. 11 est amusant de voir de Gaulle corriger
les idées ce Ceausescu A prepos du Marché con mtn : *11 n'est pas Etr que la C.I .E. scit une
recite confusion des ken mies . De son ate, le General ran ait le principe du partage de
Yalta, n ais il acmct ait la difference cntr un pays ccmme l'Autriche, par exemple, et la
Hussie ou la Ro manic. 11 a lait jusqu'a deela er asee un certain cyni : s Pour la Roumanie,
un re,,in e ccn n e le vetie a du bcn, il est utile...car il fait marcher 1 s gens et fait avancer
les choses . On encore : NUUS N ous prenons comme vous etes t. llébergé en route dans un
manoir qui avait Pie autrefois la dcmeure d'e.n n ir istre n ort cn prison, il n'a pas l'air de s'etre
demande ce qu'étaient devenus les proprittaircs de cette maison. 1-n mtme temps, en historien
et en moralibte, il remarquait Ce n'est qu'en Rus le qu'un pareil regime peut exister depuis
cinquante ans, mais cinquanteans ce n'est pas b a icoup dans la vi d'un peiple o. Une lucioite
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désenchantée perce à travers ces paroles. Et c'est A de Gaulle de conclure ce singulier dialogue
par un constat d'une modestie ironique, sans feintc et SIMS menagemcnt : s Nous n'avons pas
appris grand-chose sur ce que chacun pense, mais nous avons pu préciser nos idées et un tel
exercice est toujours utile s.

Andrei Pippidi

PETRE ROMAN, Le deaoir de liberte, Editions Payot, 1992, 197 p.

On pent aimer ou non la politique de M. Roman, celle qu'il a faite de 1989 b 1991
ou cellc, bien différente, qu'il fait a present, mais ici, dans une revue d'histoire, qui Sc doit done
d'enregistrer un document et d'en apprecier la juste valeur, il ne sera question que du temoig-
nage apporté par les =empires de l'ex-premier ministre roumain. Ce livre, paru exacternent
y a un an, est une apologie sans aucu.ne inhibition.

On n'en peat douter, à lire l'autoportrait de l'auteur : sce jeune homme en pull rouge,
aux cheveux noirs et drus, les yeux brillants de passion et un éternel souriro avenant accroche
aux levres (p. 11). Ailleurs, il continue dans la coame velne : o Les filles me suivaient des yeux
dans la rue . . . Je ne me suis jamais trouvé vraiment beau... Mais en meme temps, je dcis avouer
que je n'ai jamais éprouvé de réelles inquiétudes sur mon aspect physique (p. 33). N'est-ce
pas du narcissisme? It arrive a M. Roman d'évoqiier complaisamnrent scs relations amicales
avec la reine d'Espagne, qu'il appelle simplement Sofia o, et de declarer, à propos
des cours qu'il fait aux étudiants de première =lee à l'Institut polytechnique a jc m'en suis
tres bien tire, de l'avis de mon auditoire s (p. 15). Mais ses ambitions intellectuelles vont bien
au dela de son enseignement de la mécanique des fluides : il se plonge dans la lecture de 41 So-
crate (liens I) et de Platen, de Montesquieu et de Rousseau, pour se préparer à gouverner.
Culture classique, comme on volt (a tout hasard, le motto du livre est emprunté à Séneque),
mais aussi culture politique: parrni les hommes d'F.tat que M. Roman prendrait volontiers
pour modales, il est assez surprenant de découvrir Raymond Poincaré (cclui du Bloc National
sans ,doute..).

Si tel est l'honune vn par hii4name, on doit njouter que sa personnalité s'éclalre singulière-
ment par la confrontation permanente avcc !Image du pare gull desire imitor. Ce pare vénéré
est né en 1913. Ernst Neullinder, qni a pris pour nom de guerre celui de Walter Roman,
s'est enfui de Roumanie pour ne pas atre juge e.omme membre d'un groupe communiste illegal
et il a participé à la guerre d'Espagne dans les Brigades Internationales. Pour ne quitter l'Es-
pagne. qu'en 1939, la veille de la chute de Madrid, il fallait qu'il fat engage du caté des durs
dans la contre-révolution stalinienne. On peut également se demander si ce n'est pas alors
qu'il avait déjà fait la connaissance des futurs commandants sovietiques qu'll allait retrouver,
comme le maréchal Malinovski, en Roumanie en 1945. A cette époque-li, Il proclamait flare-
ment que les dirigeants communistes, qui venaient de prendre le pouvolr, ne se souciaient pas
de recevoir o des leeons dans Part de la direction de l'Etat t (p. 189), mais cette belle indépen-
dance, qu'on voudrait nous faire admirer, se dressait contre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne. Envers l'U.R.S.S. la nouvelle équipe de Bucarest Ufa beaucoup plus souple. On aper-
colt le colonel Roman dans une des photos qui illustrent le livre, haranguant les convives
d'un diner officiel, a la droite d'un Groza placide et distrait. Son rale dans Porganisation de
la Securitate demeure peu connu, faute de documents. Son fils, qui le &charge de toute res-
ponsabilité a cct égard, croit que la Securitatc n'aurait spris son veritable sens et son ampleur
qu'au debut des années soixante-dix (p. 51), ce qui est une contre-verité effarante. 11 est
vraiment curieux que cet homme, qui n'avait plus d'autres fonctions officielles que la direction
des Editions Politiques et la vice-présidence de la Societe pour la Diffusion de la Science et
de la Culture, ait été choisi par Gheorghiu-Dej pour attirer en Roumanie les leaders hongrois
de 1950. Bref, *mon pére, ce héros au sourire si doux *...

Il est temps de passer à la carriare du fils. Avec une sincerité qui n'est pas caractéristi-
que pour le reste de ces souvenirs, l'auteur raconte qu'il était o fier de son pays s en 1963,
done avant mame que les prisonniers politiques fusscnt relachés et bien avant le fameux dis-
cours de Ceau5aseu lors de Pinvadon da la Tchécoslovaquie. C'est pendant son séjour en France,
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de 1970 A 1974, lorsqu'il preparait un doctorat, en ayant exceptionnellement un poste d'assis-
tant A Toulouse, que le jeune Petre Roman a cu la revelation de la liberté occidentale et
qu'il a eprouvé la to-Italian, reprimée après mare réflexion, de ne plus rentrer au bercail. 11
justifie la passivité des Roumains A l'égard ctu regime dictatorial par leur désir de maintenir
l'indépendance defendue par Ceausescu vis-A-vis de Moscou, ce qui est un peu sommaire comme
explication. Encore faut-il savoir de quels Roumains il s'agit. On pent cependant étre d'accord
avec l'auteur que le culte du chef avait déjà connu une longue existence en Roumanie, ayant
rendu plusieurs generations incapables de concevoir un autre regime que cclui qui les prendrait
en charge.

Les faits révolutionnaires de deeembre '89, qui prennent chez d'autres témoins une
allure éplque, sont ici décrits plus modestement, par quelqu'un qui les a observes sans toutefois
se jeter dans la melée. En somme, peu de details sur le chaos des premières heures, presque rien
sur les francs-tircurs qui ont ensanglante les rues de Bucarest. L'attention est concentrée sur
le partage des pouvoirs. On se rappelle que, ayant refuse de recevoir Gheorghe Apostol, l'un
des anciens du P.C. qui avait pourtant signé la lettrc des six *, les dirigeants du Front du
Salut National ont egalement évité de prendre contact avec M. Coposu, le plus en vtte des
survivants du Parti National-Paysan. M. Boman a l'air de le regretter maintenant. Dans le
gouvernement forme le 27 décembre, deux vice-presidents du Conseil étaient des proches de
l'auteur, le pittoresque aventuricr qu'est Gelu Voican et un universitaire fourvoye dans la poli-
tique, M. Draganescu, dont on allait faire le president de l'Académie. A tous les deux, M.
Roman ne marchande pas les éloges (il avoue méme que c'est aux conseils du second qu'il doit
de n'avoir pas demissionné en juin 1990). Au sujet des événements du 12 janvier, on glisse sur
un moment gull est possible de reconstituer sur les photos ; nous avons vu de nos yeux
Roman agiter un calicot avec le slogan sA mort la Securitate *. La mise hors la loi du P.C.,
decrétée alors, fut aussitdt annulée. Vient la journée du 28 janvier, qui manque faire tomber
le gonvernement ; des ouvriers de Bucarest nous assure-t-on, organiserent en réplique une
manifestation de soutien au Front o. Or, si Pon nous permet de consigner ici notre propre té-
moignage, dans la file d'autobus qui, tard dans la soirée, avaient amené les manifestants pour
en% ahir la Place de la Victoire, il y en avait de Botosani done, on a mobilise toutes les forces,
en les faisant venir de tres loin. Etaient-ce % raiment des ouvriers qui ont pris d'assaut et saccagé
les sieges des partis? lls ne semblaient pas nombreux, les véritables ouvriers, dans la route
ignoble que M. Boman flattait ce jour-14, comme il allait le faire encore le ler décembre suivant,

Alba billa. Cependant, Pauteur a Pingenuité de s'étonner que les étudiants l'aient hue le 14
juin. On ne nous dit pas en quel état les mineurs avaient réduit les batiments de l'Université
et de PEcole d'Architecture. Lorsque les niineurs furent remerciés par le president de la Re-
publique, M. Roman lui embotta le pas, en donnant sans la moindre gene des explications
cmbrouillées qui ne convainquirent personne. Après de pareils deboires et équivoques, on
n'a plus le droit de crier au putsch quand les mineurs reviennent à Bucarest, en septembre 1991,
soule% es par un leader synctical dont on vient d'apprendre récemment qu'il était le complice
d'une administration locale malhonnete. Ainsi N a-t-on, toujours en louvovant, d'un écueil
Pantie, jusqu'au schisme de mars 1992, aux assises du Front, on M. RoMan a remporté une
victoire éphémere, en obligeant ses opposants de reconnaitre la scission.

Depuis, l'autcur s'est propose de forger un parti social-démocrate moderne qui, as ee le
reste de l'opposition, exige des réformes plus rapides et plus profondes que celles que la coali-
tion gouvernementale prornet pour un avenir incertain. Les deriders chapitres du livre you-
draient are une profession de foi. L'un des rams points sur lesquels elle soit vraiment nette est
son republicanismc. Celui qui, premier ministre en mill 1990, appelait clédaigneusement le
roi Michel e une retique historique *et qui, en décembre 1990, a pris la n esurc de son expulsion,
Paccuse maintenant : je n'ai pas souvenir d'une action, ni meme d'une parole d'espoir de sa
part coneernant la Roumanie pendant la longue nuit que lit peser Ceauwseu $ (p. 156).
II faut done conelure que M. Roman a la mémoire courte.

Nous ne voulons voir dans toils ces travestissements de la vérité, parfois involontaires,
que les fatales exagérations d'un ambitieux qui ne se résigne pas A reconnattre qu'il n'a plus
aucun avenir politique. Au cours de cctte revolution, dont il vent bien avouer qu'elle ait
été confisquée s, on s'aperçoit à quelle degradation a été entrainé progressisement ce sym-
pathique jeunc bomme, en le mettant dans la facheuse posture de toujours tricher. On nous
promettait un récit sincise. Nous sommes loin du compte.

Andrei Pippidi
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SONIA P. ANDERSON, An English Consul in Turkey, Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678,
Oxfore, Clarendon Press, 1989, X11+323 p.

The distinguished research worker Sonia P. Anderson, Assistant keeper at the Hoya!
Commission on Historical Manuscripts in I.ondon, has devoted an ample monograph to the
life and activity of the known diplomat, business and literary man, Paul Bycaut (1629-1700),
especially during the period in which he was active in his capacity of consular representative
of the English community in Sin3rna (presently Muir), between September 5, 16f7 and
April 11, 1678.

The author specifies that Paul Rycaut, born at the end of December 1629 in London,
son of Peter 1-13 cant or Hicaut, merchant nath e of Anvers and established in London in 1600,
enjosed a careful education, attending the Trinity College of Cambridge (between 1647 1(52)
and, subsequently, due to special circumstances, the Alcala de 11(nares Lnis ersit3 (1652 1653),
where, after learning Spanish, he improscd his know ledg . in Latin and poetr3. Incidenta ly
used as translator in the correspondtnce betwecn (Miser Cromwell and the Spanish ambassadi r
Cardenas, 1-13 cant had also to accomplish a short mission in Italy, along.ide the fleet of Admiral
Blake in the Mediterranean, which operated against the Barbar) Pirates, for the recuperation of
a vessel belonging to the Company of his brother Phillip. kfter the restoration of the Stuarts,
Paul became private secretary of I [crimp Finch, third earl of NNinchilsca. Conlinuitu, to follow
the biography of Hycaut, Sonia Anderson points out, once his lord patron was appointed ambas-
sador of king Charles II at the Porte, he accompanied him in the abose-mentioned capacits.
The most important post after that of ambassa or was the post of consui, repreentathe of the
Compan3 of Levant and was also more substantially pal l. In this functii n, the knumn mer-
chant Robert Bargrave, who was already in Orient, was desicnated, but be had the ill luck
to die of plague in Siu3 rna 1. In this wa3, Rs caut also occupied the post cf representat.e of
the Les antine Company alongside the ambassador, being at the same time in bis sers ice,
as a private secretar), with a double salan . Lord AN inchilsea went aboard the chsel "113-
mouth" with all his retinue and left the Downs on October 20, 1660, arrising in Constanti-
nople in January 1661 after an achenturous %Os a.e, with stopovers in I.isbon, Missina and
Sni3rna and being even exposed to the datwer of b sim, shipwrecked before arrhing at the place
of destination. The adventures of the final part of the s () a,e were recorded b3 caul in
a brochure anonymously edited in London in 1661 under the title A much!, of the su u of
th Nonage of the Right Honourable Heneage Finch, Lori of Wilichilsca... fiorn Smyrt a lo
Con lantinopole etc., aL1uitisel3 recorded by the authoress. At the same time, due to the good
relations existing then between Lnt,land and the Otton an En pire, there were successfulls rene-
gotiated and strengthened new commercial pris lieges rant.c.d under the form of capitulaticns
to the merchants of the Compan3 of Les ant in 16b3. The provisions of the new commercial
corn uation were also entrusted for printing to 1{3 caut, but this time in. the Ottoman capital,
to the Jewish editor Abraham Cabal undt.r the title 7h Capitulations and Anides of Peace
between the Maiestie or the King of England... and 11 Sultan of the Ottoman Empir ... in
the I e e of our Lord 1663.

Sonia Anderson shows that Rycaut w as s ers actie in the sers ice of Lord Winchil,ea,
traselling for political and economic interests in the Mediterranean, Balkans and N ienna, with
short returns to London. I lis travels, his contacts with Ottomai authorities and the commer-
cial problems which he liad to face 2, as well as the fr quent s ibitS to influential perst..ns at

I think necessary to mention the fact that Robert BargraNe durin, his activity in the
Ottoman Empire also made a journey through Prince asile Lupu's Moldasia in 1653, leasing
a 5. er3 interesting description of the countr3, its towns and inhabitants. Sce details and all
the bibliographical references in Calatori streiini dcspre fdrile romane (Foreign Tras elers about
the Romanian Countries)i ol. N, Bucharest, 1973, pp. 479-496.

Though Rycaut never visited the Danubian Principalities during his travels, however,
besides the friendship established with the former prince Gheorglie Chica, lie maintained
relations with the Kapukehaias of Grigore I. Chica at the Porte, the Gri at Sword Bearer To-
derasto Sturza and the Great Treasurer Dumilra,co between the 3ears 1663-1664 and fol-
lowed in his official capacity the Scottish Merchant of potash in Moldas ia, I'atrick Simson
and his Greek-Les antine competitors in 1661-1663, whosi disputes were tried in Coinstanti-
nopole, cf. E. D. Tappe, Patrick Sinison : A Scottish Merchant in the Moldavian Pclash Trade
in 'The Slavonic and East European Review", XXX (1952), no. 75, pp. 494-510; idcm, An
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Constantinople such as the Polish renegade Ali Bey alias Albert Bobowski, the physician Gio-
Nanni Mascellini, the dragoman Marc Antonio Mamucca clella Torre or the former prince of
Moldavia and Wallachia, Gheorghe Chica (1658-1660) serving in his capacity of Kapukehaia
at the Porte for his son Grigore I -Ghica, facilitated to Rycatit the sound documentation
for his appreciated monograph The History of ¡he Present Mate of the Ottoman Empire print-
ed in London at the end of August 1666 ; the authoress specifies that the majority of copies
perishing in the big fire which, a month later, destroyed the centre of I.ondon, the work
unanimously appreciated was printed in a new number ef copies in 1668. Sonia Anderson
shows that there are known 14 printed editions in English during theinterval between the
first'publication and the year 1704, other 15 translations printed in French between 1670-1714,
a Duteh edition (1670), three in German (1671-1694), four in Italian (1672-1682) one in
Polish (1678) and one in Russian (1741) 3. As the authoress underlined, the work constituted
a genuine encyclopedia for its times, being used by contemporary and successors both histo-
rians and literary men such as, for instance, Racine, Leibniz, Locke, Steele, Addisson, Montes-
quieu, Cantemir or Mikes.

The death of Williarn Cave, the British consul in Smyrna leasing the post vacant,
Lord Winchitsea sent Rs cant in this important trade settlement, in order to occupy this job
on .pterriber 5, 1667. Rycaut will spend 11 years of his life carrying out 31 Rh professionalism
and ciinscientiousness his consular prowers, full of respcnsibility for the suitable development
of the trade of the Company of Levant in the Oriental Mediterranean. The authoress makes a
detailed analysis of the economic importance of the harbour Smyrna where the Venetians as
well as the Genoese, the Dutch and the French liad consular representatives and trade fac-
tories, casting an inclusive sight on their activity. But the weight of her analysis is naturally
directed, on the English factory of this important Les antne port, taking interest in the corn-
mere'fil affairs of the merchants, their Incomes and the obtained fiwres of affairs, the living
of th office workers and their occupations and, final, ti e development of the Levant Com-
pany (financial operations, the frequency of the moving of mercantile vessels, their traffic
and tonnage, the evolution of export and impert, consisting in selling especially manufac-
tur .c1 products, particularly cloth of various qualities, spices of the Far East and other goods
froi t Colonial America and the acquisition, in exchange, ef silk, mohair yarn, carpets, turkish
turpentine cattle's and sheep's skins, precious wood a.s.o.4. In another chapter Sonia .\nder-
son deals, with the consular affairs included in some of the poer's of Paul Hy cant, among
which the arbitration of the disputes between antochtonous or foreign merchants or the efforts
nri le for settling the conflicts with local authorities ; another concern consisted in the ensu-
ranee of the safety of the sessels against the corsairs and pirates particularly natiscs of Bar-
bary States.

In another part of her monograph, the authoress also deals with the intellectual actisity
of Rvcaut during his slas in Smy rna. For his previous merits as author of the history of
the. Ottoman Empire, he was chosen member of the Rosal Company on December 12, 1666.
Due to the sensation stirred up among the Jews of the Orient by the pseudo-Messiah Sabha-
tai Zesi (1626-1676), a "maniac-depressive visionary" from Smy rna and who also intrit.,ued
the contemporary Christian worl I, Rycaut accumulated material on this personage and wrote
an adequate monograph of his life. The abose-mentioned work, to which the biography of
other two impostors, "Padre °Romano" and "Mahmed bes", written, respectisely by Pie-
tro Csii and John Evelyn, were printed in London under the title History of the 7'hree Late
Famous Impostors, has Mg 17 republications between 1683-1825, as well as -6 editions in
German (1669-1739) and one in French (1673) and another in Welsh (without date). Lastly,

Engrvh Contril Litton lo the Biography of Nicolae Milescu, in "Res ue des etudes roumaines",
Paris, 1(1953), pp. 156-159 and L. Détnens P. Cernovodeanu, Relatiile politice ale Angliei
cu Moldova, Tara Romcineased ci Transilvania in secolele XVIXVIII (The Political Relations
of F.:n4land with Moldavia, Wallachia and Transylsania in the 16th-17th centuries, Bucuresti,
1974, pp. 164-165.

8 There should be also included the Flomanian translations of fragments, regarding Mol-
das ia, Wallachia and Transylvania, from this svork of 143caut in Calatori straini despre
rointine, vol. VII, Bucharest, 1980, pp. 499-504.

4 With respect to certain products imported by the Company ot Le.vant on the Ottoman
market and even from Smyrna, they were of Romanian origin as for instance potash and
potash ashes, max and cattles' skins cf. P. Cernovodeanu, England's Trade Policy in the
Levant and her Exchange of Goods with the Romanian Countries under the latter Stuarts
(1060-1714), Bucharest, 1972, pp. 91-92, 106.
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also devoted to problems of a confessional character there is another work due to Rycaut, en-
titled The Present State of the Greek and Armenian Churches Anno Christi 1678, printed at his
return to England in 1679, having 6 editions translated into French (1690-1710) and three
into Gemian (1693-1707) in which the cultivated consul made a learned presentation of
the Eastern Orthodox denomination, of the organisation of the clergy and of religious insti-
tutions 6. Encouraged by the success of his first monograph devoted to the Ottomarr Itaripire,
Ryeaut decided after his return from Smyrna to continue the great monograph devoted
to the Turks by his predecessor Richard Knolles, editing in London in 1680, The History of
the Turkish Empire from the year 1623 lo the year 1677, having also, at its turn, numerous
republications (14 in Engiish between 1687-1701, 7 editions in French translation between
1682-1705, 3 in German between 1694-1701 and one in Dutch in 1684). The work was
continued during the last years of the life of the orientalist diplomat under the title The
History of ¡he Turks (1679-1699), appearing in London even in the year of his death, 1700,
and having other two editions in 1701 and 1704, a translation into German in two editions
between 1700 and 1701, and one in French in 1709. Lastly, Sonia Anderson specifies that
Rycaut did not only made himself conspicous as an author but also as a translator being
the editor of the works The life of Numa Pompilius (London, 1683) by Plutarch, The Lives
of the Popes (London, 1685) by the librarian of the Vatican, Baptista Platina, alias Bartho-
lomeo Sacchi (1421-1481) and The Royal Commentaries of Peru (London, 1688), work of the
known Spanish writer Garcilaso de la Vega.

In the last chapter of the book, the authoress reconstitutes the last years of the life
of Rycaut, who, from January 1686 until February 11, 1700 was the Secretary of Henry
Hide, count of Clarendon, viceroy of Ireland and between April 24, 1689 and June 27, 1700,
functioned as a resident of Great Britain in the Hanseatic towns Hamburg, Liiheck and Bre-
men, with the residence in the first locality. Shortly after his return to his homeland,
Rycaud died without successors because he never married.

Completed vvith the three appendices concerning the editions and translations of the
works of Rycaut, the genealogical tree of his family and statement on the personal estate,
and provided with a useful toponornastic index, the monograph of Sonia Anderson recommends
itself as a fundamental research work on the life and praiseworthy activity of Paul Rycaut,
one of the most appreciated orientalists of his time, illustrating brilliantly his consul post in
Smyrna, port whose economic life in the second half of the 17th century within the Les sa-
tine international trade is strikingly emphasized.

Paul Cernovodeanu

IIRISTOS TSITSILIS, (13one'rriquit npo6ziextri npu emmoaornayaaae ua rpiatita're
aaemica a 6sarapotan emit (Greek Loan-words in Bulgarian. Phonetic Problems),
Sofia, 1990, 186 p.

Relying on a rich documentary material, Hristos Tsitsilis set up this timely monegraph
in whic.h he investigates the phonetic issues on their whole within the Bulgarian words taken
from Greek in the course of the contacts the two languages had between them in the'r his-
tory.

The book has two parts. Resorting to the data provided by historical dialectoloty and
phonetics of Bulgarian and Greek the author examines in the first part the phonetics of the
loan-words and at the same time establishes to what extent the witnessed changes reflect
changes on the ground of Bulgarian or are a result of a historical evolution of Greek. As lar

In this book there are passages referring also to the dwellings at the Mount Athos,
mentioning also the rich gifts made in Narious periods of time by Romanian princes and
boyards. cf. P. Cernovodeanu, ratite Romane in viziunea calátorilor englezi (a doua jumatate a
secolului al XV 11-lea i primele decenii ale eelui de al XVIII-lea (The Romanian countries in
the vision of the English Travelers (the second half of the 17th century and the first decades
of the 18th century)), in "Studii i rnateriale dc istoric medie" ("Studies and materiids of
Medieval history"), VI, 1973, pp. 134-135.
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as vowels go, besides highlighting a series of phonetic parallels identified in the two languages
(closure of vowels a, o and e in an unstressed position and the deletion of i and n in the same
position) the author rests on the phonetic changes witnessed by the Greek loan-words of Bul-
garian such as : vowel attraction and assimilation or the realisations of thc Greek semi-vowel i.
As far as the consonants are concerned a research is carried out on the consequences of Greek
consonant groups fusion in Bulgarian, the nasals included, the metathesis of the palatals
which is nevertheless identified in a limited number of loan-words, the issue, without any
etymological motivation of 60111C "additional" (our underlying) consonants, the loss through
dissimilation of several others, the simplification due to assimilation of sonie groups of
consonants, the consonant metathesis and, finally, the deletion under certain circumstances
of some syllables.

In the second part, the author attempts and succeeds in most cases to explain the
Greek origin of certain I3ulgarian words which have not, up lo now, been the object of an
etymological analysis or have not been explained in a satisfactory way or again needed fur-
ther explanation. From a phonetic point of view a linguist distinguishes in these loan-words
three categories : words which rtsflect phonetic phenomena developed on the Greek ground
(161 words), words in which the phonetic phenomena observed by the author happened on
the ground of Bulgarian (144 words) and some others in which the phonetic phenemtna obser-
ved and described do not belong either to Bulgarian (12 words) or to Greek and whose origin
is in most of the cases a different one from Greek.

The author adopted as an etymological principle the direct etymology, and the linea
mental criterion be operates with in establishing the etymologies is the phonetic one as Inc are
suggested from the very title. Another criterion in substantiating the origin of a term, a crite-
rion stated in the foreword is the socio-cultural one that can be applied in the instances of pho-
netic "neutrality" of some Bulgarian terms taken from Greek.

An important methodologic distinction on which Tsitsilis dram s our attention in the fore-
word mentioned before is the one between the Greek elements received through a cultural
channel and those receised through a "popular" vi ay, by the direct contact among speakers.
But the structure of the stitO, rather a dictionary resembling that of Galdi's monograph
or Philipova Bairova's on the Bulgarian loan-words from Greek 2 cannot give in a clear wav
the chronological divisions which in their turn have important phonetic implications. It has no't
allowed the linguist to set up the lexical material in such a manner as to evince the mentio-
ned differentiation. Should Tsitsilis intend to continue his research we would suggest him to
consider this aspect as well. Also, for him to highlight in a more prominent way his contribu-
tion to the domain of etymological studies i.e. towards the mutual 13ulgarian Greek relation-
ships we deem necessary that the author make use of a complex of criteria : phonetic, mor-
phological, socio-cultural, geographic etc. Mixing them or using them in a selective way according
to the given situations would lead to a considerable decrease in the debatable etymologies. Let
us give just one example : the 13ulgarian ri.Tinra "wooden vessel, made by shepherds and used for
milking" recorded in the Silistra region. Rejecting on good grounds the solution suggested by
M.Philipova-Bairova (Gr. vac( "milk" the 1314. article ta) the Bulgarian rilfrra is
considered a loan-word from the Gk. oialcctal yaiiaTtti "a vessel for milk" with the reduction
of a to and the metathesis of the palatal consonant performed on the ground of Bulgarian. In
this instance nevertheless have the geographical and semantic formal criteria been used it would
have taken one away from the model of the Greek dialectal ycax.rti and dravisn it to the Roma-
nian galealii (<1.atin galleta) "wooden, metal etc. Nessel used to preserve or transfer liquids's,
rendering thus immaterial the phonetic comments on p. 64.

We would suggest the author that in a further phase of his etymological research, to
which he has set durable settings through the contribution presented here, to resort lo other
criteria as well when establishing the origin of a word especially in the cases in which the pho-
netic criterion proves itself insufficient or innocuous. These could be developed in a lenghtier
introducing exposition in which sorne other "keyproblems" such as for instance the history of
the I3ulgarian-Greek contacts and the space in which they grew could find a place. What
we mean is not so much the cultural space usually known but the geographical one where
r:nresentatives of the two populations Bulgarians and Greeks could meet and cohabitate.
We insist on this because the abundance of the Greek dialectal loan-words in Bugarian present-

1 L. Gáldi, Les mots d'origine néogrecque en roumain à l'époque des Phanariotes, Buda-
pest, 1939.

z Mapun (Divatnona Balipona, rpi,gun aile).11(11 13 elBpemetriurn 61,arapciin
Sofia, 1969.
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ed in Tsitsilis' monograph need doubtlessly an information on the contact arca (areas). We
also deem that an explanation on how terms such as Greek (rp) ancient Greek (cTrp) middle
Greek (cprp) and modern Greek (iirp) were used would be useful even for specialists familiar
to the cultural history of Greece.

From a Romanian point of one of thè main merits (if the monograph under review'
left apart the scientific accuracy are twofold. On'the one hand there is the circulation a a
fairly important number of modern Greek dialectal lexical forms of which some were quite
unknown. On the other hand, there are the 13ulgarian loan word8 froni Greek and their ser arate
discussion. All these data help a great deal elucidate a number of Rornanian etymologies.

There are some categories of such etymologies which cOuld be established according to
the data mentioned above :

First come the etymologies in which the form of the etymcn cap he finally corrected.
Thus this is the case of the following Romanian words :

clondir "short-necked bottle" which the DA derived correctly from modern Greek and
quoted xXovpe while CADE 3, DEX4 and Breban 5 suppose the Bulgarian loondir to lie at
its origin.

a dichisi "to adorn, to trim, to trick up, to deck out ; to fit fix up, to .arrange, to tidy"
which was usually supposed to be derived from the noun dichis as a double i as in the Gr..
Sior.xe7) could not have been reduced on the Romanian ground and the senses of the Balkan
words with the same etymon were rather misleading. Therefore 8ocxe7) "to arran&e, lo organi-
ze" seems to be the nearest to the correct etymon.

firida 'niche, recess (in the mall)" which the DAS, DEX and Breban derived from the
Bulgarian linda, the CAAD from the modern Greek 0upf.k. It is quite logical that it origi-
nates in the modern Greek puFacc and it is part of a consistent lexical category pertaining
to the material civilization brought along with the Greek reigns in the Remanian rrincipa-
lities eversince the half of the 17th cent.

isu "subordinate part, accompaniament" in such an expression as aline isu "to be some-
body's yes man" and whose correct etymon is /co and not ram, which lies at the origin of its
doublet ison which has the same meanings.

smaragd "einerald" is mentioned in both CADE and DEX as Originating in the Gr. GO-
paySog. The Gr. ap.acecky& accounts nevertheless much better for the Romanian word as just
one phonetic change is presupposed namely the drop of a final i a frequent occurrence
with the loan-words of a modern Greek origin. 'Ihe phonetic changes pmesuppo:ed by
cp.dcpaySog apply rather to older couches of the language and comprises-an intermediary phase
namely "smaragdu which was not registered in the cwe of the above werd.

Another category adds a possible Greek etymology (through a Bulgarian interrnediary)
to the already established etymology of a Romanian word confirming once more the validity of
what has been called the multiple etymology 7. It is the case of the Rem. canislret "can, canis-
ter" which was up to now considered to originate solely in the German Kanister (DI X, Bre-
bau. This etymon nevertheless presupposes both a metathesis and an adaption while the
Greek etymon zavía'7pa covers the Romanian form on its -whole. As the word is not
mentioned in the DA and thus we are not exactly sure of its territorial circulation, let's
mention that it does not exist in Aromanian.

Even if among the above-mentioned words there were conspicuous instances of rejection
of a Bulgarian intermediary in a Romanian et3rnolot.3,- iron Greek there is still a distinct cate-
gory of which a prominent example is the Romanian alvina "earnest (money)" < Ccp;ocf3ouwe
which at a definite historical moment 8 meant' 'the amot nt of muney

r'oiven
upon engagement

to the fiancee", i.e. what has yielded the current meaning of the G reek cipprzgú.nez. The
Bulgarian pa(n)6n, paBinia and pa(u)Sn show no formal resemblance to the Ron-ani:M word
and reproduce the meaning of a Greek homemm of eipp: (36vsp originating in a metonymic
transfer of meaning.

3 Candrea, Adamescu, Dictionar enciclopedic ilbstrat, Bucharest, 126.
4 Dictionar explicativ al liinbii romanc, Bucharest, 1975.
5 V. Breban, Dictionar general al limbii române, Bucharest, 1987.
s Academia romanii, Dictionarul limbii roma'ne, lst part, .,1913.
7 See Al. Graur, Etimologia multiplil, in LR/1952.
8 See 0..Sachelarie,.K. Stoicescu, feudale din Virile Romane, Dictionar, Bu-

charest, 1988.
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Let us before concluding remind the author that a neW edition of his monogfaph will
have to pay attention to the misprints such as that on p. 144 where a Romanian weird is
spelled With an inexistent letter in that language namely S or the numerous such errors in
the Index.

Setting up a new monograph focusing on the Greek loan-words in Btilgari an was no doubt
a necessity as' long as the bibliography of the topic was insufficient. Tsitsilis' undertaking is
laudable and was driven to an end with competence.

Elena Scarlaloiu
Lia Brad-Chisaco.f

JORGJI GJINA.RI, Dialeklel e gjuhUs shqipe (Les dialectes de la langue albanaise), Tirane,
1989, 329 p.

Dialeklologjia 'shqiplare (La dialectologie albanaise) VI, sons la redaction de Mahir Domi,
Tirane, .1990, 559 p.

Apres uite quarantaine d'années d'études sYstimatiques shr les didiectes de leur langue,
les spécialistes albanais sont en train d'éditer o l'Atlas cialectal de la langLe albanaite s.C'est sur
cet évenement attendu pour une date rapprochée qu'attirent l'attention les huteurs :de
ces deux importants ouvrages que nous tdchons de presenter : la synthèse sur les s Dialectes
de la langue albanaisc *, de J. Gjinari, éditee au mdis de décembre 1989 et le sixième volume de
la bien connue serie de la 4, Dialectologie albanaisé volume paru au trois de novembre
1990, bien qu'iI fût achevé depuis le mois d'avril 1988 2.

Ala veille de la parution de l'Atlas, J. Gjinari fait, dans le premier chapitre de son Itvre,
l'historique de la dialectologie albanaise, précisant aussi, de la &Olt., les buts .et la rnéthode
de l'Atlas albanais, sa place parmi les ouvrages de dialectologie élabeírées ju,.ou'à present (v.
surtout p. 27-30 et l'exposé special concernant l'Atlas, p. 31-38 3).

II y faut ajouter les s Critères genérales de l'Atlas dialectal de la langue a'banaise (éta-
blis par J. Gjinari, B. Beci et Gj. Shkurtaj) elle o Questionnaire de l'Atlas * (rédige en 1979
par J. Gjinari, Gj. Shkurtaj et Xh. Gosturani) qui sont publiés dans la o Dialectologie al-
banaise Vje volume (p. 3-30 et 523-599).

Les progrès notables de la dialectologie albanaise font possible et nécessaire maintenant
l'élhboralion, à la suite de l'Atlas linguistique, d'un traité de dialectologie. En postulant
la nécessité et attendant qu'a l'avenir un collectif se chargera de cette -Oche, J. Gjinari nous
propose son propre livre comme une première tentative de rédiger un tel ouvrage (p. 9-10).
Le It aité doit permettre, à l'avis de J. Gjinari, une -tte d'ensemble, surtout sur.leS plienomenes
phonétiques et morphologiques, dont l'auteur fait une analyse structureile, chats la tradition
de N. S. Troubetzkoy (p. 10).

A l'aide de cette anal y se considérée la plus adequate à hierarchiser les differences entre
les dialectes suivant leur diffusion territoriale et leur importance fonctionnelle, J. Gjinari met
en question Vintage de l'albanais comme Lne langne q-ui prend de formes noinbreuses nette-
ment differenciées entre elles, pour offrir, au contraire, des argnments pour Vintage de ralba-
nais comme nite langue possédant seulement quelques dhisions dialectales relativement proches
les unes des autreg et parlées' sur des aires assez étendues. Il soutient faut comprendre le
rapport reel entre les differences dialectales et l'unité de l'albanais, à savoir que l'unité. de la
langue est plus forte que les differences et que le morcellement dialectale n'est pas essentiel,
comme le presentait nombre de descriptions pour lequelles toute difference dialectale avait
la meme importance (p. 10, 71, 98, 244).

Dans les cinq chapitres de son livre, J. Gjinari discute les resultats des recherches ante-
rieures et les problèmes theoriques concernant la méthode et les notions fondamentales de

1 Cette série, d'une incontestable utilité a. tous ceux qui étudient la langue albanaisc,
parait depuis 1971.

2 Nous aVons attire l'attention sur le rythme lent de la parution pour nous exprimer le
regret qu'une publication plus rapide d'un materiel très riche et important n'est pas possible.

3 V. aussi J. Cdifiari, A1lasi dialeklologjik i gjuhë's shqipe, in Gjuha jone i 11 (1982)
2, p. 50-55.
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son clémarche (dialecte, porter -Ile transition, sousdialecte, group de parlers ; il faut y ajouter
le rapport entre le dialecte et la langue littéraire 4).

La partie la plus étendue est formée par la description du système phonologique et dcr
système morphologique (p. 92-267). La description concerne le système de la langue comme
point de depart pour la description des dialectes et des autres divisions comme soussystèmes
hierarchisés du système de la langue. Ce fait explique pourquoi, en revanche, dans réconomie
du travail, la description de chaque unite dialectale occupe une place tres récluite. L'albanais
a deux dialectes : guegue et tosque. Optant pour une division de l'albanais en sousdialectes,
l'auteur les décrit d'une maniere succinte : le guègue de nord-ouest, le guegue de nord-est, le
guegue central et le guegue de l'Albanic tentrale (p. 56-57), le sousdialecte tosque de Laberi
et le sousdialecte tosque de Cameri (p. 57)5 et les parlers de transition le long de la rhiere
de Slikumbin (p. 47-50).

Disposant d'une riche série de monographies consacrées à tous les parlers de l'albanais
monographies coneues d'une manière unitaire par les dialectologues albanais, justen ent pour
servir A des syntheses futures 7, J. Gjinari realise une description synchronicme, naturelle-
ment, des variantes territoriales de ralbanais, surtout, comme on a OA vu, à Paide de la
phonétique et de la morphologic, et moins à l'aide du lexique B.

11 propose aussi une presentation diachronique, une presentation de quelques stades
dans la formation des dialectes de l'albanais (p. 59-91), tenant compte d'une serie de concor-
dances ethnographiques, folkloriques et dialectales. 11 essaie dUtiliser les données offertes par
les ethnographes concernant les zones ethnographiques pour mieux conmrendre rhistoire des
sires dialectales (p. 81, 86). Pour rhistorire d'une langue attestée tard (au XV le siècle) l'étude
des dialectes a une importance toute spéciale (p. 32). J. Gjinari refait aussi une histoire des-
dialectes albanais, qui se sont formes A son avis aux VIVille siècles (p. 81) ct q A ont
fait augmenter leurs differences après la periode des auteurs ancicns du nord (apres, done, le
XVle siècle). J. Gjinari soulignc la transition graduelle entre les variantes dialectales et la
direction, du nord vers le sud, des innovations: le dialecte guègue est plus inners ateur que
le dialecte tosque et, A leur lour, les sousdialectes guegues de nord sont plus innovateurs que
les sousdialectes guègues de sud et le sousdialecte tosque de sud est plus conservateur que le sous-
dialecte tosque de nord (p. 45, 77 et suiv). Ces deux tendances sont, pour Gjinari, un argu-
ment à la faveur de la continuité de la langue albanaisc sur le merne territoire et A la faveur
de son ancienneté.

Opposée à la tendancc innovatriee qui conduit A la diversité dialectale est la tendance-
d'unification des aires dialectales, tendance annalysee constamment par J. Gjinari dans taus
les eampartiments de la langue.

Les deux livres que nous venons de presenter demontrent la richesse des result at s acquis
par les dialectologues albanais, le stack bien avancé de leurs recherches. Ainsi que ces MIN rages

4 Le rapport entre le sousdialecte et le group de parlers (p. 53) n'apparatt pa très
clair. Une discussion plus approfondie concernant les notions de langue litteraire, norme lit-
téraire, langue nationale, langue standard aurait 6té aussi peut etre nécessaire, d'autant plus
que les faits de langue littéraire sont utilises mime terme de comparaison pour les variantes
dialectales.

6 II taut mentionner le fait que cette division dialectale inclut aussi les parlers albanais
des regions limitrophes de Montenegro, Serbie, Macedoine et Grece.

I V. la bibliographic complete qui accompagne ce volume et l'historique des reeherches
qui ont commence au milieu du X1Xe siècle, avec Reinhold et Hahn, historique que l'auteur
divise en trois périodes : la première jusqu'A la deuxième guerre mondiale, la deuxierne jusqu'en
1970 et la troisième jusqu'à present (p. 13-42, 61-64).

7 Les meilleurs exemples pour la manière dont les monographies sont conçues en mint
les travaux parus dans le V le vo/ume de la serie La dialectologie albanaise s: I3ahri Beci,
*Les parlers orientales du guègue de nord (p. 31-56), She-Net Hoxha, *Le parier d'Arrni
(p. 57-188), Latif Mulaku, *Le parler de Shala e Bajgores (p. 189-229), Xheladin Gostu-
rani, *Le parler de Rogami s (p. 230-284), Mehmet Çeliku, *Le parler de la vine de Durres
et de ses environs* (p. 285-329), Haredin Xhaferi, *Le parler de Tomorrica * (p. 329-370).

A son tour, l'Atlas présente surtout les traits phonétiques et morphologiques. Le ques-
tionnaire comprend aussi une liste des notions (nommees par les termes de la langue litté-
raire), considérkes comme définitoires pour la delimitatiou des dialectes : nous ignorons, pour-
tant, les critères qui ont guide le choix. Une intéressante discussion concernant les differences
entre les deux dialectes dans le domaine du lexique nous donne J. Gjinari (p. 47) qui rédige
une liste de paires de termes d'origine latine et autochtone.
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nous laissent entendre, le secteUr de dialectologie de l'Insti tut trelangue et littérature de Tirané
devrait publier un tres riche materiel commenté et systematisé : I's Atlas linguistique *, des
glossaires des parlers, le Traité de dialeetologie d'autres monographies dans la série «La
dialectologie albanaise

GdIdlina Vdtdsescu

NEDRET PINAR KURAN, KOltiirlerarasi i1ctiim araci olarale qcoiri (La traduction comme
moyen de communication interculturelle ; une approche critique des traductions turque et
anglaise du récit « A 30 ans par Ingeborg Bachmann), Universite de Bosphore, 1993,
86 p.

L'auteur, chercheur scientifique it la Bokaziçi Oniversitesi d'Istanbul, a publié en 1985 une
these de doctorat intitulée o Aperçu sur les traductions de l'allemand en langue turque
des ceuvres de Goethe, surtout de Faust, entre 1900-1983 o, etude intégrée en 1991 dens un
ouvrage plus ample portent sur la culture allemande en Turquie (Harvard University Presa, sous
le titre générique d'Hommage à Fahir /z). Les résultats défavorables des traductions marquees
d'un certain ditettantisme sont géneralement connus : surtout dans le cas de la littérature turque
traduite en reumain on l'absence d'une école de turcologie, d'une bonne connaissance de la lanque
turque model ne, s'est manifestée dans des traductions réalisées par Pintermédiaire de la langue
TtISM toute puissante apres 1944. La publication des traductions d'apres l'original n'a commence
qu'en 1959, rn ais les dernières dix années du regime Ceausescu ont determine, malheureusement,
'des choix canjoncturels. En ce qui concerne les traductions de la littérature allemande dcpuis le
début de noire siècle soulignc l'auteur les litteratures française et anglaise occupaient la
première place suivies, des les années '60, par la littérature allemande grace au renforeement des
relationt entre les deux pays dont une des consequences fut. aussi Pattention accordéo aux tra-
ductions. Nous sommes en mesure de croire continue Pauteur que les changements inter-
venns dans le domaine des traductions s'attachent à des raisons sociologiques ct politiques et, en
egale mesure, économiques, psychologiques et d'éducation.

L'avect de la langue dont fait usage la traductrice ne manque pas d'intéret : àla suite
d'unc lutte centre les termes d'origine persanne et arabe et leur remplacement par des termes ayant
cies racines turques, les spécialistes ont abouti à l'élaboration d'un dictionnaire de la langue
turque pure (Oz tiiricce instrument qui fut indispensable pour la lecture de cette etude.
Ainsi, 110113 :Lyons rencontré, pour la première fois, le. mot cdcbiyal remplacé par yaz in (littérature).
Les observations et les réflexions de l'autcur sont fondées sur les travaux du professeur Gideon
l'oury qui propose, dès 1980, par ses ouvrages publiés d'abord à Tel Aviv, puis à GOttingen, une
ot reconciliation e entre la langue-source et la lanque-but, vu que les chercheurs d'avant cette date
ktaient tentes d'entreprendre, l'original en main , une chasse e des erreurs d'un texte, qu'il tut
traduit ou non par intermédiaire. Cette reconciliation vicnt réhabiliter la condition du texte dans
la langue-but, considéré comme un texte independent, qui doit étre analyse à travers les valeurs
communiquéex et sculement ensuite par rapport it la langue-source, conformément aux deux nor-
mes : adeq:zacy et acceptability (la premiere : yeter(ilik tc.) qui se rapporte à la fidélité envers le tex-
4e-source et la seconde kabul edilerbilirlik te. visant l'adaptation de ce textc aux exigeances gram-
maticales de la langue-but. Fondee sur ces normes et potent d'un schema adapté d'apres Roman
Jacobson, qui remplit la tache de quide de lecture d'une traduction pour un lecteur-chercheur-
eritique traduction, le processus de traduction litteraire part de l'expéditeur qui est l'écri-
vain dans la langue-source, et qui transmet au destinataire le texte concerne. Le destinataire,
notanunent le traducteur est it son tour un expéditeur par la realisation dans la langue-but du
texte qu'll °fire au lecteur connaisseur de la langue-but et qui devient le critique de ce texte.
Ce processus suppose, par codification (sifreleme) et decode& (sifre trois niveaux de
lecture : comprehension, analyse, adoption. L'observation de ces deux normes proposées par
Gideon Toury est étudiée par le chercheur scientifique de l'Université de Bosphore dans les
traductions turque et anglaise d'apres l'original allemand du récit A 30 ans o du volume au
metric titre de l'écrivaine autrichienne Ingcborg Bachmann (1926-1973). Pour illustrer elle-
meme la norme adequacy, Nedret Pinar Kuran &mite les trois textes, le premier dans la langue-
source, les autres deux dans la langue-but, maniere beaucoup plus intéressante qu'une realisation
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uniquement en langue turque considérée langue-but. En passant par tons le niveaux de lecture,
après un choix attentif des meilleurs traducteurs (KAmuran ipal, traducteur turc, 1989 et
Michael Bullock, traducteur anglais, 1987) l'auteur nous présente un ouvrage d'une conception
très moderne, et tres incitante en méme temps. Nous pouvons nous imaginer, è notre tour, une
confrontation analogue des versions de l'ceuvre de Panait Istrati, Kira Kiralina &rite en fran-
vais, la traduction d'un traducteur, notarnment la traduction en roumain par l'auteur-merne,
ainsi que la traduction turque.

C'est une perspective intéressante pour les étriN ains roumains ayant écrit dans une langue
différente que lcur langue maternelle et, ce qui plus est, des écrivains qui ent dcvenus d'abord,
de Pexpéditeur de la codification-décodage, le destinataire, pour redevenir ensuite, presque shnul-
tanément, un nouvel expéditeur, à l'intention du lecteur, d'une ceuvre dans sa langue maternelle,
ainsi que dans d'autres langues ayant servi de languc-source, soit le franyais (c'est le cas des tra-
ductions de la langue turque), soit le rourhain, done un cas assez inhabituel, dans lequel les atti-
tudes vis-h-vis les normes d'adequaey et acceptobility scnt modifiées.

Elena-Natalia lonescu

GEORGES CASTELLAN, Histoire des Ball,ans (XlVe XX° siècles), Fayard, Paris, 1991,
532 p.

Une nouvelle synthèse sur ce sujet qui redevient d'actualité &Nit necegsalre. A certains
indices, on dirait que ce livre était en chantier depuis longtcmw.. D'ailleurs l'auteur, auquel on
doit plucieurs manuels universitaires et des CM rages *tcricntation gtnérale dans la collectien
o Que sais-je? ne se fait pas faute d reprencre tels quels des frafmcnts de ITS textes publiés
il y a une vingtaine d'annees (cf., par exemple, les pp. 443-450-452 du pr&ent ouvrage et
La Bulgarie, par Georges Castellan et Nikolaj Todcrov, PI F, 1976, pp. 65-69). Toutefois, cer-
taines formules qui sentaient trop fort le ccilaboraticnime avee le regirne Cvacué en 1989 ont
ete éliminees. Ce qui, pour nous en tenir au m(ine cxerrple de la Bu gane, ttait appele * 'In-
surrection populaire armée du 9 scptembre 1944 est devenu sie coup d'Et at de Sofia *. 11 scrait
vain et cruel de compter les palinodies en relisant s n autre vohme ce M. Caste Ian illistoire de
la Roumanie (1984, avec traduction en anglais, New York 1959).

La bibliographic de cette Histoire des Balkans est extrtmcment scn-n-aire. Ccn me ou-
vrages en français, on se contente de renvoyer au livre superficiel et perimé ce Rene Ristelhueber.
Quoique plus ancien, car il date de 1925, celui de N. lorga, 'Histoue des Flats balltaniques, cAt
mérité an moins une mention. On ne daigne mime pas énumércr les Institut et les revues qui
ont pour objet d'étucles le Sud-Est européen. Maintes fois accucilli à Bucare t, M. Castellan
devrait connaltre la RÉSEE et les travaux de ceux qui la publient depuis trente ans. 11 ignore
aussi des revues éditées à Paris, comme les Eludes el documents ball aniques el nuditerranéens (dont
l'initiative revient A Paul H. Stahl) ou le bulletin de Groupe de tras ail sur l'Eurcpe Centrale et
Orientale de la Maison des Sciences de l'Homme, ou encore un periodique traitant souvent des
themes semblables, les Calziers du Monde Busse el sooiétique.

Disons-le d'emblée : ceci n'est pas une recherche personnelle (ce n'est plus possible, cer-
tes ; il n'y a plus d'historiens de la trempe de Jireèck ou de Babinger, le ironic en est brisé). Ce
n'est pas non plus une interprCtation originale, ce que lorga et mime Leiter Stavrianos, I eter
Sugar ou. Robert Lee V, olff ont su donner. Si c'était scu ement une compilation honorable, ce
serait utile A des étudiants caerme ceux à l'intenticn ce qt.els M. Castellan a public son ccurs.
Mais il faudrait alors qu'il soit, ce livre, aussi correct dans les details qt,e bien charpenté.

Pour cc qui est de la construct'on, il y a peu A redire. En embra sant sept siècl s, l'expost.,
preet. épar un bref coup d'ceil sur la terre ales hommes (mais Il efit fallu citer Jacques Ancel,
ce gland geographe, précurseur injustement oublié ce Braude» \ a de la conquete ottomane A
la conqu Le scvietique, avec un rapide bilan de 1 heritage historique dcpu's Pantiquité la plus
reculee jusqu'au morcellement féodal byzantino-slave. Lne premièrc partie, ecnsacrec A la tur-
cocrati o fournit un aperçu des institutions et un récit des episodes politiques ou militaires. On
peut y i lance un excellent résumé , en quelques pages, ce l'histoire des Seldjoulcides (est-ce
d'apres Uittek ou Mantean?) L'idée est bonne de grouper dans un scul chapitre les États vasaux.

Valachie, Moldavie, Transylvanie et Raguse A cause de leur statut special. Il faut égale-
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ment remarquer les observations très justes sur les changements économiques des XVIe-XVIle
siècles et sur les progrès de l'islamisation. En s'arretant à 1800 environ, à l'exemple de Phistorien
américain de l'Empire Ottoman Stanford Shaw, on attribue à la Revolution Franeaise un impact
qu'elle eut indirectement par ses effets politiques, mais qu'on ne découvre, au niveau des ceuvres
et des mentalités, que trois décennies plus tard.

Suit l'époque des nationalismes inaugurée par les révoltes des Serbes et des Grecs.
M. CasteIlan, auteur d'un ouvrage sur La vie quolidienne en Serbie au seuil de l'indépendance (1967),
saisit l'occasion de placer ici une vingtaine de pages très denses sur la Serbie des Karageorges et
de Milo§ -Obrenovid, sans rappeler cependant l'exil du second en Valachie et tout un arrierc-plan
diplomatique parfaitement reconnu par Stevan K. Pavlovitch, Anglo-Russian Rivaliy in Serbia,
V37 1439 (Paris La Haye, 1961). On peut rever sur les coincidences frappantes entre la poli-
tique de la Naeertanje et l'actuelle coalition de la Serbie, du Menténégro et des Serbes de la
Bosnie. II y aurait egaleffient des rapprochements à faire entre la premiere constitution sorbe,
celle de 1835, et la constitution roumaine de 1866 ; le second e Ustav s (1839), marquant un recul,
nous rapporte an Règlement Organique dont les Busses venaient de doter les Principautés danu-
biennes. Mai& la matière du livre est strictement partagée en paragraphes qui traitent chacun
d'une autre region, distribution que l'on devine suivre le système des billets d'examen : les
ouvrages de cette sorte sont des meub/es A tiroirs et l'auteur s'interdit de mèler les sujets ou de
comparer ce qui se passe A des époques différentes. Autrement, quelles réflexions etlt pu inspirer
Ja tentative de Benjamin von Kailas de créér une nationalité bosniaque i, il y a exactement un
sieele !

Dans un n thme qui se précipite jusqu'A l'essoufflement vers la fin, le lecteur est entramé
travers un dédale de revolutions et de coups d'Etat, d'occupations militaires et de négociations

qui refont la carte des Balkans, sans que le sort des résultats precedents de la diplomatie puisse
les décourager. Ce qui ekt vraiment genant c'est l'écho de la version officielle que les ateliers de
propaganfle historiographique des pa s s de l'Est ont prcmu durant quarante ans sur tons themes
d'histoire contemporaine. Par exemple, les événements de Yougoslavie de 1941 à la liberation
sont décrits d'une manière assimilable àla prise de position idéologique des auteurs yougoslaves.
Qu'on ne vienne surtout pas nous dire qu'en pareille matière il valait mieux s'en tenir à ce que
les historiens de chaque pays communiste écrivaient sur l'expérience recente de leur propre
nation ! Dans ce cas-là, on disposait d'un travail aussi objectif que bien documenté, qui est celui
de Walter 1-1. Roberts, Tito, Mihailovie and the Allies 2941-1945 (Durham, 1987). De merne,
faire occuper Bucarest en 1944 par les bardes ouvrieres du parti communiste et imaginer que
des partisans aient organise la resistance contre les Allemands c'est accepter un mythe.

Pour finir, un chapitre un peu bade sur le present des pays balkaniques et sur leurs per-
spective , ce qui vent dire que l'époque des dictaturcs d'après la guerre echappe à toute culpabili-
sation, puisqu'on garde A son sujet un silence pudique. Sans doute, tant que les archives n'auront
pas rendu accessibles les documents, la politique inférieure de ces États de 1945 A 1989 ne pcut
etre qu'ineon pletement évoquée. II me semblait quand men e possible et souhaitable de retracer
au moins les randes lignes de cette époque, mais l'auteur ne se serait-il pas exposé à ce qu'on
lui reproche d'avoir, par le passe, dit le contraire de ce qu'il était amené A dire a present? II est
egalement vrai que les voyages quasi annuels dans cette region dont M. Castellan enseignait
l'histoire à Paris eus ent tté impossibles, s'il avait jamais eu le courage de contredire ouverte-
ment ce qu'ici on tenait pour la seule verité, ailment estampillée par une censure sourcilleuse.
Metric son Histoire de la oumani , malgré les concessions faites à l'interpretation rituelle, obli-
gatoire à Bucarest, a suseit si je ne me trompe, les critiques 4 an icales * de cerlains historiens
roumains. Au si ce que je reprochais au final de ce livre n'est-il que le der ier fleuron d'une pre-
sentation as ez e nventionn Ile des derifers even ments, A savoir k conseil suaven ent paterna-
liste de laisser aux peuples balkaniques le temps et les mo alitts oe leurs options 0. Parce que,
n'est-ce pa , la democratic et l'économie de marche ne sont pas des panacees qui conviennent
A tout le monde, il parait que l'auteur voudrait, au nom du droit à Pautodetermination, que tel
pays puisse /ibrement c oisir le retour au communisme ou courir au ras en blement sous la ban-
nière d'un nationali me toujours aussi dictatorial, quels que soient scs s ogans, de droite ou de
gauche.

Ain i done, à p u res autant de cl apitres pour les cinq sleeks qui separent l'avènement
d'Osman du traite d'Ias y qu pour I .eleux s'ecl s suivants. I al. consequent, c'est une divikion
qui privilégie les etapes s odern et cont mporaine, au detriment o un long Moscn Age, bonne
de dates et de noms, rnais curi usemcnt inanimé. II est Utica, dan ce conditions, de s aperce-
voir que les origines de nombreux problen es actuels remontent fort loin.

Passons maintenant aux details. Quelques contra idiom demeurent dans un texte mani-
festement redigé à plusieurs repri es et sans que l'auteur le rclise. P. 40, à propos de la princi-
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paute de Zeta en 1077 : e Nlichel °Mint ainsi du pape une couronne royale qui fit de lui le pre-
mier roi serbe o. Cinq pages plus loin, sur Etienne Nemanja : en 1217 il reçut du pape Ilono-
rius une couronne royale qui faisait .de lui le premier roi serbe 6. Les deux dates de la bataille
de Bovine ont fait couler des flots d'encre. M. Castellan les rctient toutes les deux : apres avoir
parlé d'une i victoire incertaine le 17 mai 1395 (p. 69), il assure que le sultan s contraignit à la
retraite l'armée valaque o, la 10 octobre 1794 (p. 150). De toute maniere, la localisation du combat
est la mtme, près de Craiova o, et elle est sarement fausse. Ailleurs (p. 81) une autre bataille est
livrée ez`i Ialomita, près de l'actuelle Sinaia *, mais Ialomita est une riviere qui coule tres loin de
cette petite ville, située sur ... la Prahova. On nous fait rem arguer que Kukua ct Kilkis sont deux
noms pour le merne bourgade, mais celle-ci est placie d'abord en Macedoine yougoslave (p. 314)
et ensuite en pays grec (p. 356) : naturellement, c'est au nord de Salonique qu'on la trouve sur
carte. Tölgyes est le norn hongrois de- Tulghes, tandis que Toplita est une localité différente. Le
grand vizir Sokollu est nommé tantat Mehmed, tantôt Ahmed (p. 243). Le novel de l'industriel
roumain Nialaxa devient parfois Metaxa o. I. C. Briitianu est ressuscité Û la place de son fils
Constantin (pp. 447, 465), comme si l'on confondait Sadi Carnet et Lazare Carnot. Ce West pas
le frere, mais le pere d'Etienne le Grand qui fut tire par Pusurpateur Pierre Aron. Autre confusion
(p. 191) entre Balthasar Walther, l'humaniste silésien qui fit en latin l'éloge de Michel le Bras e
et un lettré roumain, Theodose (ici appelé Theodore o) Budeanu, que ce mtme prince avait
chargé d'écrire une chronique, peul-etre en latin, dont le texte ne subsiste plus.

Voici une belle envolée rhétorique : e en atteignant le Danube, Pierre le Grand pous ait
se dire que, depuis le prince Sviatoslay de Kiev au Xesiècle il était le premier à faire boire ses che-
vaux russes dans le grand fleuve * (p. 200). Cependant, Pierre n'a jamais vu le Danube, car c'est
son lieutenant Ranne gin a pris Braila et, quant à Sviatoslav le Varègue, il est exagéré de lui
ureter un caractere national. Par inadvertance, la Moldavie est considérée comme voisine de la
Hussie en 1711, quoi qu'on sache qu'elle ne le deviendra qu'en 1792. Une erreur inexpliquable
(p. 339) est cellc de croire que le parti national-democrate fonde par N. Iorga se serait forme
en se détachant du parti liberal ! 11 faut n'avoir jamais vu Golia, la plus belle église de Jess)*
pour écrire que s ce monastère près de la meme ville (alors que c'est au centre de l'ancienne
capitale moldave) reprend une e formule decorative arméno-georgienne o, qui serait le menie qu'on
a employe pour l'église des Trois I liérarques ; serait-ce une confusion avcc le convent de Cetatuia?

La transcription des noms est d'une extreme négligeanee. Que le fondatcur de la dynastic
bulgare soit Assen, et non pas a Arsen * (p. 43), que les empereurs batisseurs à Thessalonique et it
Constantinople soient Théodose, et non pas e Theodore (pp. 76, 78, 88), qu'un patriarche du
XVI° siècle soit Joasaph, et non pas Josaphat (p.144), que le nom d'une grande famille moldas e
soit Stroiei, et nou pas Sricci (p. 190) et celui d'une famine noble valaque Golescu, et non pas

Gulescu (p. 286), ce n'est pas tellement grave. Nlais un savant français, Leon Heuzeg, est bap-
tise i Eleurey s, le premier ministre italien Crisp i devient Crespi o, le pc:10e grec Solomos figure
sous le nom de e Salomos o, l'un des complices de l'attentat de Sarajevo, qui finit comme un tres
vicil académicien, ne s'appelait pas e Cabrinovie o, mais Cubrilovié, tandis que le feld-rnaréchal
allemand von Mackensen est ici nommé s Mackenzen et un general anglais du nom de Scobie
est obstinément appelé Scorbie o. A imon (de Spolète, p. 455) et Airneri sont des noms dif-
ferents. Philippe de Flandre était bien sal. le Ms de Leopold I, non de Leopold II (p. 310). 11
est impossible d'écrire : la colline du Philopappos s (p. 395), parce que cette hauteur, vis-a-vis
de l'Acropole, prend son nom du prince-philosophc dont le tombeau se trouve au sonunet. Le
prénom de Trikoupis, homme politique grec, etait Charilaos, quoiqu'ici il solt écrit de façon
constante Charilios s. Sous le nom de Sian s on doit deviner la farnille phanariote des Soutzo
(p. 281). Des vétilles? Je veux bien, mais les étudiants auxquels s'adresse le livre seront soit
assez ignorants pour copier exactement ces erreurs, soit assez savants pour se moquer de leur
professeur.

Helas, ce n'est pas tout. Il y a des chiffres et des dates à corriger. En Roumanie, au
début du XX.° siecle, les illettrés nc représentaient pas 40% (p. 346), mais 87% (cf. A.A.C. Stour-
dza, La terre et la race roumaines, Paris, 1904, p. 53). Les statistiques de 1930 pour le meme
pays ne correspondent pas aux chiffres cites p. 416 (voir Handbook or Central and East Europe
1932133, Zarich 1932, p. 550) : sur un total de 18 millions, les Roumains forrnaient 76% (non
70%), ii y avait 1 100 000 Juifs (non 722 000) etc. Les partis paysan et national se sont unis
en 1926 (mats, p. 418, cette fusion est datée de 1925). La popularité d'Averescu était due it ses
victoires de 1917 (s 1916 a, nous dit-on) et il n'a été nommé maréchal qu'en 1930 (l'auteur lui
accorde cet avancement des 1927). Le parti du Potpie a survécu jusqu'en 1938 (on le fait dispa-
raltre en 1927). Charles II de Routnanie en 1930 n'avait que trente-sept ans (p. 418, on lui prete
dix ans de plus). Ion Antonescu a été execute en 1946 (on le fait mourir en 1948). Si pour de
telles dates, encore reeentes, on peut constate.r des erreurs flagrantes, II est inutile de se deman..
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der. de quelle guerre civile s'agiralt-il en \ alachie de 1663 A 1678 ou comment le regne de
Bogdan I en Moldavie a-t-il éte &plate de 13433-1367 à 1359-1365.

Quand on voi L que l'origine des Gagaouz est faite remonter à des Petchénegues convertís
au christianisme, que des Tcherkesses du Caucase ont colonise la Moldavie, que la plaine valaque
auralt fait partie de la Grande Bulgarie des Ville et IXe siecles, que o le 'nucleic de la féodalité
hongroise *serait determinant pour le développernent de la principauté de Valuehie et, enfin, que
la litterature religieuse roumaine aurait subi une i indiscutable i influence bogomile, il est per-
mis de s'inquiéter.

L'auteur a dédié son livre aux collegues i qui, durant un quart de siede, m'ent fait com-
padre et aimer les Balkans i. Ajmer, peut-etre, ma's comprendre, tant s'en faut.

Andrei Pippidi

Revue d'Europe Centrale *, tome i, n° 1, ler semestre, 1993, directeur Jean-Paul Bled, 112 p.

\ oici une nouvelle revue qui N oudrait contribuer à rendre l'Oecident conscient des proble-
mes des sociétés post-comtnunistes. Nous saluons ce dessein qui, partout où il se manifeste, en-
couraj.,e les efforts de reconstruire une Europe unifiée. La revue est éditée et diffusée par le Centre
d'Etudes Germaniques de Strasbourg, ce qui ne petit que nous rappeler le r8le que cette ville
joue non seulement dans le spectaculaire rapprochement franco-allemand, mais aussi dans le
fonctionnement des institutions communautaires. Les initiateurs de la revue font sasoir qu'ils
ont adopté, pour cette notion ambiguë d'o Europe Centrale 'tune conception chére aux historiers
de l'Empire des Habsbourg. Leur vision tenglobe les pays compris entre l'Allemagne et la
Russie qui, sous des formes diverses, furent autrefois associes l'espace habcbourgeois s. On
n'a pas l'intention de chicaner M. J.P. Bled sur eette diversite : la perspective convient scule-
ment pour une partie de la Pologne apres les partages et pour l'Ouest de la Roumanie, car les
anciennes principautés de Valachie et de Moldavie n'ont connu que de breves occupations autri-
chiennes att XVIII' s. Cela signifie que la Croatie, si fiere d'avoir appartenu au monde oc-
cidental à travers son experience de la monarchle des Habsbourg, la Bosnie-Herzegosine meme,
rattachée aux Etats de Franeois-Joseph apres le Congrés de Berlin, sont rejetées hors de
l'Europe Centrale, comme si elles y seraient aussi étrangeres que la Lombardie (oft le drapeau
noir et jaune flottait avant 1859). Veut-on cerner une Europe danubienne*? Mais alors on
ne sc.it vrairnent pas comment en scraient exclues la Serbie et la Bulgarie.

Aux termes d'une étude sur la securité européenne (J.-Chr. Romer) on constate que la
zone prise en compte comprend le i triangle * en 1991, A present le o quadrangle i de Kegrad
et les trois Etats baltes, ensemble dont la cooperation avec l'OTAN se développe rapidernent.
Natt rellement, la frange Maniple du continent n'a rien à N oi r ni avec les Habsbourg, ni avec le
Danube. Les raisons pour lesquelles la Roumanie et la Bulgarie sont délaissees et presque invitees
A dweller leur place parmi les Etats As crab's de la Mer Noire sont évoquées rapidement : parce
que le processus de democratisation s'y est deroule d'une maniere plus ineertaine i et parce
que, selon Pauteur, ces pays auraient o une dimension orientate ... Les memes idées sont adop-
tees par Andre Reszler dans un essai stir l'évolution de la pensée politique en Hongrie, Bohème
et 1 flogne, qui approus e la mise en place d'une nouvelle frontière intereuropeenne. C'est aussi
Popinton implicite de Paul Dembinski qui, étudiant la transition economique en Hongrie, Pologne
et Tchecoslos aquie, conclut : i ces pa3s s'arriment à l'Occident, alors que l'ablme sur leur fron-
tiere orientate ce creuse amine jour clavantage *. Pis encore, de Toronto, un champion de l'indé-
penolance slos ague (S. Kirschbaum) n'hesite pas A prétendre que la périorie de 1939 a 1915 a eu
ses eAtes positifs en ce qui concerne la Slosaquie. Le meme auteur constate qu'aprés la seconde
toerre mondiale *la carte de l'Europe Centrale déssinée A Versailles était dans son ensemble
refaite, sauf pour 'Incorporation des pays banes dans l'Union Sovidique et quelques autres
mod fications territoriales en sa faveur C'est aussi ahurissant que la comparaison entre
Bella et Ceausescu qu'on trot]s e deux pages plus loin. Le fin mot de la sagesse politique
M. Kirschbaum c'est une solution fedérate pour l'Europe Centrale. Pour clebiter asee aplomb
de t iles enortnites, il faut vraitnent etre... canadien. Au contraire, les pages consacrees par
Jan S )kol aux trois dernieres années de la Tchécoslos aquie sont un modéle d'expose clair,
objeetif, depouillé de toute grandiloquence et profondément lionnete. L'exercice scola.stique
auquel s'adonne Mlle Christiane Gouaud, en resumant la constitution hongroise de 1989, ne
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saurait faire oublier son propos, qui est de recommander fortement le regime de Budapest
comme un excmple de transition dérnocratique réussie. Deux analyses politologiques font le
point au sujet de la Pologne (W. Czaplinski) et de la Slovenie (B. Osolnik), plus autocritique la
premiere, qUi est aussi la plus approfondie. Somme toute, ces articles pourraient étre divisí% en
(Ieux groupes : plaidoyers pour une region pilote destinee aux experiences économiques et
constitutionnelles, ou exposes de cas nationaux.

A cette deuxieme categoric se rattache le texte de M. Dan Berindei qui envisage le cas
roumain. Le titre, La polunanie sur la ooie de la transition démocratique, rappelle fächeusement la
formule de Ceausescu: la Rotimanie sur la vole du socialisme multilateral) En fait, une discus-
sion de tousles passages oh éclate la mauvaise foi nous entraincrait trop loin. Qu'con remarque
pourtant, que l'auteur, qui defend la these d'une revolution nationale en décembre 1989, commence
par dire que la solidarité se forma spontanément autour d'un seul objectif : le renverse-
ment de Ceausescu o, pour ajouter ensuite que seulement l'action des agents des services étran-
gers (a-t-on prouvé leur presence?) a entramé la radicalisation du mouvement qui deN int net-
temen t anticornmuniste s, sans pouvoir néanmoins l'emporter contre la fermeté de milliers,
de dizaines de milliers, de centaines de /liners et méme de millions de Boumains o. Après ce
pornpeux ,exorde, on découvre que, tandis que e les partisans de l'ancien regime communiste
n'auraient desire que le renversement de Ceausescu s, la majorité exigeait s un passage iren er-
sible Aline nouvelle societé démocratique s. C'est un peu obscur, il faut l'avouer. La seule expli-
cation serait que l'auteur con çoit la democratic et la décommunisation comme opposées l'une a
l'autre. Est-il besoin d'ajouter que ce n'est pas notre al,is? Plus loin, on ne s'étonnera plus de
voir que, pour M. Berindei, Pintervention des mineurs en juin 1990 était parfaitement justifiée.
Dans un article de la Be. ue d'histoire diplomatique s, 1-2, 1990, l'auteur allait jusqu'a
attribuer l'activité des opposants, qu'il traite ici de s casseurs s et qui furent l'objet d'une bru-
tale repression qui a fait six morts, aux menees des derniers partisans du regime communiste
Cela s'appelle embrouiller les cartes pour tromper un public occidental dont l'information West
pas toujours complete. Avec quelle aisance on présente le gouvernement actuel conmine une
équipe de technocrates et l'on glisse sur tous les scandalcs qui ont sali la vie politique roun nine
des dernières années, culminant par les récentes affaires de corruption 1 L'image rassurante que
M. Berindei essaie de brosser est malheureusement fausse. On deplore qu'un historien dont
rceuvre merite le respect ait éte amene a signer ces pages qui dépassent largement les
d'un conformisme ordinaire et qu'on est oblige de relever avec amertume.

Andrei Pippidi
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DION1S1E M. PIPPIDI I

(1905 1993)

D. M. Pippidi a eté et restera à jamais un très grand savant, un professeur eminent, un
pedagogue sans faille, un limpide orateur de chaire et de conferences académiques , à l'occasion
ironique et colore, un travailleur infatigable, d'une honnèteté sans défaut, méprisant le recours
fi l'intrigue, aux concessions, aux cornbinaisons universitaires ou autres, fier sans parure de ses
dons mis au service des des ouements et des sacrifices exigés par la conquíte des N al cu r s absolues
de l'esprit. Sans pose et sans exhibition, il fut un citoyen irréprochable dans sa modeste perfec-
tion et par des temps dramatiquement eprous ants. 11 fut un époux que méritait la noble person-
nali té feminine qui bri/lait à ses cdtés, recompense par le fils qui des ait unir avec éclat les deux
heritages écrasants, dont la perte eût été un si douloureux échec.

D.M. Pippidi est né à Craiova, le 17 30 decembre 1905, clans un modeste milieu urbain de
parents qui, de I'lle de Chios, en 1890, as aient remonté sers le Nord familier, pour retrouver
de profondes traditions d'une Ile qui nous avait donne nombre de figures qui honorent notre
culture et notre vie religieuse, économique et sociale.

Au Lycée Charles ler, un des meilleurs du pays, il fit de solides et brillantes etudes clas-
siques, qu'il parfit A la Faculte des lettres de Bucarest de 1913 à 1928 avec Evolceanu, alaori,
Burileanu et V. PArvan (licence, 1928), ajoutant la licence cii droit (1927). Une bourse de 800
frs. fr. par mois lui permit de commencer A l'Ecole pratique des lIautes Eludes de la Sorbonne la
preparation de sa these de doctorat (1929-1931) qu'il continua brillamment à l'Ecole de Rome
(1931--1933). 11 partagea son temps entre les cours de Jules Marouzeau (philologie latine) et de
Jérdme Carcopino (histoire romaine), les seances de la Societe des Etudes Latines et la Bibliothe-
que Nationale, où sa sauté robuste tint le coup des repas à 4,50 frs. fr. 11 se lia d'arnitié asee le
byzantinologue atnéricain Conrad Chapman A Paris, asee le poète hongrois Antal Szerb et,
A Reme, avec Arnaldo Mornigliano, sans rien (lire de celle qui nous rattachait tous les cleux,
depuis Bucarest, an phénoinène d'érudition qu'était l'inégalable et malheureux Mathieu Gh.

destine A la gloire scientifique, et cependant mort de misére, A 34 ans, en 1938, à Bucarest.
Dès les années parisiennes, 1). M. Pippidi etait des entt un grand spécialiste de Tibère,

de Tacite et du Culte imperial. Sa these de doctorat ès Lettres et en philo,ophie qu'il soutint
Bucarest (1932) avec Evolceanu, porte sur 'facile et Tibere. Une contribution d l'elude dtt por/rail
dans l'historiographie ¡atine. II était deja (1931) Maftre-Assistant auprès de Cezar Papacostea a
la Faculté des Lettres de Jassy, où il resta jusqu'en 1937, lorsqu'il sera nommé Maitre de Con-
ferences A l'Université de Bucarest (1937-19-15), puis Professeur d'Histoire Cnis erselle
l'Antiquite et d'Epigraphie grecque et 'atine (1948-1973).

Depuis 1948, il fonctionnera comme attaché de recherches à l'Institut dArchéologie de
Bucarest, dont il prendra la direction en 1971 jusqu'A 1981. D. M. Pippidi dirigea les fouilles
cl'Histria, avant de publier en 1983 le Corpus des inscriptions grecques et latins de cette ancienne
cite. Directeur des revues Dacia et Studii Cerceldri de Is orie l'eche, il fut membre du Comite
directenr des revues Kilo et Eirene et Bedacteur en chef de la revue Sludii Clasice de 1958
1981. I.es Chides classiques lui doh ent beaucoup de leur renaissance en Rounianie, en 1924
1944, et de leur solide stirs is ance, malgré tout, en 1958-1989. C'est as cele concours des oué et
savant de D.M. Pippidi et M. Gh. Nicolati, car je ne veux pas ajouter mon propre nom, que
N I. Herescu suscita avec un glorieux succès cette renaissance, asee le juvenile et printanier
Favonius, qui prit d'Orpheus le flambeau dignement rnaintenu par les allies (I. Valaori, D. EN o-
ccult', G. Popa-Lisscanu, Cezar Papacostea, I. M. Marinescu etc.) et autour de la Revista
oil D.M. Pippidi fut un des brillants piliers de la maison, on assista aux miracles d'une éclatante
nouvelle affirmation de Phéritage vivant et nourricier d'Athenes et de Bome dans ce qu'il
as aient d'immortel. Plus deeisise fut la contribution de D. M. Pippidi A ce qu'on doit appeler
le bienfaisant sauvetage 4es Etudes classiques pendant les tristes années de l'après guerre. Le

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXI, 3-4, p. 447-450, Bucarest, 1993
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FRANCISC PALL I

(1911 - 1992)

Notre revue a perdu, en ne l'apprenant que longtemps après, encore un de ses anciens
collaborateurs. Mais le professeur Pall &tail plus que cela : il &flit l'un des rares savants rou-
mains à avoir écrit et enseigne sur des sujets d'histoire universelle ; lorsque la tradition d'étu-
dier l'histoire de l'Occident européen à déperi, à cause des circonstancespolitiques, il s'est tourné
vers le Sud-Est, auquel l'existence de notre Institut avait rendu sa propre identité, caracte-
risée par les confluences de la civilisation occidentale et de l'histoire nationale. Aussi doit-on
reconnaltre Francisc Pall, au meme titre que hlihai Berza ou Maria Holban, comme un repré-
sentant de l'école créée par N. lorga. Celui-ci avait publié ses premiers articles dans la Revue
historique du Sud-Est européen (1933) et dirigé sa these sur Cyriaque d'Anctone et la croisadc
contre les Turcs (1937). Lui-mcme, il s'était forme A Cluj, auprès de Constantin Marinescu,
élève de Iorga ; mais il avait acbeve ses etudes à Home, avec Pietro Fedele, et A Paris, en fré-
quentant les séminaires de Ferdinand Lot et de I.ouis Halphen, illustres médiévistes frarnais.
Ses travaux de cette époque portent sur lis relations de la Hongrie avec l'Albanie, sur l'hu-
maniste Marino Barlezio, le biographe de Skanderbeg, et sur les missions des Franciscains et
des .1e:suites en Moldavie au XVIlie siècle.

Plus tard, c'cst A on initiath e et A SIS efforts que doivent de s'étre largement développées
les etudes de paléographie, de diploinatique et surtout de chronologie qui ont permis l'édition
des documents latins de Transylvanie. En poursuivant ses recherches sur les croisades du Bas
Moyen-Age, Francisc Pall a ajouté à la connaissance des rapports italo-albanais au XVe siècle,
A celle de la resistance antiottomane au temps de Skamlerbeg et de Jean de Hunedoara, ainsi
qu'à celle, enfin, des tentath es de l'Empire byzantin de rnobiliser A son secours les Latins.

Le grand ouvrage auquel cet értutit a consacré ses dernières années tut un Eyre sur l'exil
d'Innocent Micu-Klein à Home, de 1745 A 1768, base sur une nouvelle rnoisson de documents
inédits. Ce volume n'a été publie qu'A Munich, parce que l'auteur lui-ruerne se trouvait en
exil en Allernagne, ayant chl quitter sa chaire de Cluj en 1980.

Ceux qui l'ont connu garderont un souvenir respectueusement ému de la personnalité
de Francisc Pall, qui, sous un abord morose et extremement reserve, cachait une générosité
et une délicatesse qui cornpletaient heureusement son profit d'homme d'études.

Andrei Pippidi
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I HEINZ ISC'HREYT I

La disparition de Heinz Ischreyt au milieu de Pannée 1993, est une grande perte non
sculement pour les etudes concernant l'Europe Centralc, mais surtout pour cette noble forme
de dialogue qui favorisc une perception globale de la civilisation européenne. Avec une tena-
cite exemplaire,.il a fait venir aux séances du Cercle d'études sur les relations culturelles en
Europe Centrale et Orientate des specialistes de Pologne, Roumanie, Yougmlavie et meme de
la Republique Démocrate Allemande pendant les dures années '70 et '80. Dans les bilans
a publié dans o Deutsche Studien 1,, il a souligné chaque fois cette volonté de passer outre les
barrieres élevées par la classe politique ainsi dite socialiste o. Les rencontres ont suivi un
plan très clair qui est parti des questions generales pour aboutir aux s sources s aux livres,
périodiques, relations des voyageurs, academies et societés savantes.

Son ceuvre est constitutée par les nombreuses etudes récapitulees dans la bibliographic
incluse dans le Festschrift que ses arnis lui ont dédié en 1982 : Kulturbeziehungen in Mittel und
Osteuropa im 18. und 19. Jahrhundert (Berlin, Ulrich Camen, 320 p.) Mais elle restera à tras ers
les gros volumes des actes des colloques qu'il a initie, organise, mime à bonne fin. Plus que ea,
il a desire ranimer le dialogue entre l'Orient et l'Oceident dc l'Europe en faisaut paraitre
un bulletin qui contient des points de vue, des comptes rendus, des lettres adressees s aux amis
du Gercle d'études : .Historische Kulturbeziehungsforschung (1982-1985). 11 faudra ajouter
cette aetivité inlassable une vaste correspondance qui a abordé des questions de méthode,
des aspects théoriques, des formes de Parnitié : ce serait un juste hommage posthume de ra.ssem-
bier et de publier cette vaste correspondance qui a parcouru un cspace ignore par beaucoup
d'intellectuels de l'époque. Les lettres de I leinz Ischreyt mettent en evidence l'esprit européen
de ce distingué et authentique savant.

A lexandru Dula
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ACTIYITÉS DE L'aSTITUT DES ÉTUDES SUD-EST EUROPRENNES
(juillet 1992 juin 1993)

CATALINA VATASESCU

1. LIVRES ET ÉTUDES PARUS DANS DES REVISES SCIENTIFIQUES

Livres. Alexandru Dutu a fait paraltre avecNorbert Dodillc, directeur de l'Institut
Francais de Bucarest, un volume contenant les conferences données dans le cadre du Seminaire
franco-roumain d'enseignement et de recherche : L'elat des licux en sciences sociales (Paris,
L'Ilarmattan, 1993) et qui s'ouvre avec sa contribution : Comparer et approfondir.

N. Jorge, lstoria romdnilor in chipuri si icoane (L'histoire des roumains en images et
portraits), Bucuresti, 1992 (etude introductive par Andrei Pippidi).

Andrei Pippidi, Un prieten al lui Nicolae Irga, Stefan Ordsanu (Un ami de Nicolae
lorga, Stefan Orasanu), Cornelia Papacostea-Denielopolu, Mici amintiri despre un orn mare
( Quelques souvenirs d'un homme de marque), dans le volume éclité par Valeriu Rapeanu, N.
liga, Opera, omul, prielenii (N. Iorga. L'ceuvre, l'homme, les ands), Bucuresti, 1992.

Zamfira Mihail, Paul Mihail, Acte in limba romdnd tipdrite in Basarabia (I) (1812-1830),
precedate de bibliografia lipdriturilor romdnesti din Basarabia (18I2-180) (Documents en lan-
gue roumaine imprimés en Bessarabie, I, 1812-1830), Editura Academiei, 1993; C.M. Cantacu-
zino, Introducere la opera lui Vitruviu (Introduction a rceuvre de Vitruve) (Editura Meridiane,
1993, edition etude introductive et bibliographic par Zamfira Mihail).

Eludes. Dans le Yearbook of European Studies o, édité par l'Institut d'études curo-
péennes de l'Université d'Amsterdam, Al. Dinu a fait paraitrz la contribution donnée à un
colioque organise par cette Univenité : Political and Mental Borders (6e volume, 1993, p. 47
56). Le volume collectif paru par les soins du pr. I lehnut Reinalter, Der .losephinismus, Peter
Lang, 1993, contient Pau& consacrée aux aspects roumains du problerne : Der Josephinismus
Zivilisatortscher Prozess und rumitnische Kulturelle Tradition. Dans le domaine de l'histoire des
mentalités et des etudes comparées, Alcxandru Dutu a publie : The Individuation of the Ima-
ginary Universe and the Reconstitution of Literary Periods, in Comparative Literary History as
Discourse, Peter Lang, 1992 : La litterature comparée et la &converts des constantes européennes,
in Komparatislik und Europaforschung, Bouvier Verlag, 1992; La fiction littéraire el l'imaginaire

une histoire û géometrie variable, in Europa provincia mundi. Essays offered to Hugo Dyserinck,
Rodopi, 1992. Dans le supplement culturel du journal Cotidianul il a publié deux etudes :
Identité nationale el conscience européenne. Incursion dans l'imaginaire (1993, 25 Janvier) et
Un penseur britannique : Michael Oakeshott (1993, 17 Mai).

Ci-dessous, la liste des etudes par ordre alphabétique des auteurs
Daniel Barbu, Portrelul unui discipol : Stefan el II-lea al Ungrovlahiei, (Portrait d'un

disciple : Etienne II de la Ungrovalachie), in o Revista istoricA 111 5-6, 1992; La valeur du
pouvoir et le pouvoir des intellectuels, in o La Nuova Europa 1/6, 1992.

I.ia Brad-Chisacof, Phonic interference with the Modern Greek Origin Loan-Words in
Dacoromanian, in Proceedings or the 12th annual Meeting of the department of Linguistics, Salo-
-nic, 1992 ; Occident versus Orient in Anonimul din 1789 (Occident versus Orient dans L'Anonyme
de 1789), in Revista de istorie i teorie literarA *, XXXIX (1991), 3-4; Looking at Each
Other, i Synthesis o. Cornelia Papacostea Danielopolu, Theodor Burada, in Almanah macedo-
romAn o, 1992.

Cristina Fenesan, La fin de Gritti, in Anatolia Moderna o, III (1992) ; Quelques aspects
du condominium osmano-transylvain au XVIII siécle, in o Osmanli Arastirmalari o, XI, Istanbul,
1992 (Festschrift fiir lílaus Schwarz) ; Notes el autres documents sur Aloisio Gritti el les Pays
Rournains, en collaborption avec Jean-Louis I3acque-Grammont, in sAnatolia Moderna* III
(1992).

Anca Ghia, Noi nuirlurii de epocd privind administratia orasului Constan fa inainte de
anul 1878 (Nouveaux temoignages datant de l'époque concernant l'administration de la ville
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de Constanta avant 1878) in Romania de la Mare o, Constanta, 1, 1992; Toponimie lured In
Dobrogea medievald 5i moderna privild din unghiul geografiei islorice (Topony mie turque en Do-
broudja médiévale et moderne du point de vue de la geographic historique), in Congres Inter-
national de Langue Turque 1, Ankara, 1992; Elnoloponime din Dobrogea ates/ate in docurnentele
otomane (Elhnotoponymes de Dobroudja atestés par les documents ottomans), in EtnoloAicao,
1992.

Eugenia loan, Reta in ¡iterare ronidna-sdrbesti in epoca modernd (Relations littéraires
roumano-serbes à l'époque moderne), Libertatea i (Viirset), janvier 1993.

Constantin lordan, La Roumanie, la Russie (L'Union) Sovielique el le Sud-Est europeen
dans la premiere amine des armies '20: nouveaux repires, in RESEE, 1-2, 1993.

Zarnfira Mihail, The American School of Anthropology and the Romanian Researches on
South-East European Ethnolinguisties, in RESEE, 1-2, 1993; La geographic eihnolinguistique
dans la recherche comparie des langues sud-est europiennes, in RESEE, 1-2, 1992; Carlografia
linqvistich si einografied (La cartographie linguistique et ethnographique), in Academica 9, 10,
1992; La !Winne darts le Sud-Est de l'Europe, Histoire el linguistique, in RESEE, 3 4, 1992.

Vlore' Panaite, Comer, 5i neguslori in tratatele polono-olomane, Un studiu de ca:: 1607
(Commerce et commercants dans les traités polono-ottomans. L'étude d'un cas : 1607), in Cale-
tele laboratornlui de studii otomanc o, 2, 1993.

Robert PAiusan, Criza dalorici externe tn Europa sud-es/icé la cumpdna seco/dar XIX
XX (La crise declenchée par la dette externe en Europe du Sud-Est A la fin du XIX° dCbut
dd XX ° siècles, in Revista istoricd *, 3-4, 1993.

Andrei Plppidi, Originea posibild a unei legende despre Wad Tepes (L'origine probable
d'une legende concernant Vlad Tepe), in Revista de istorie si teorie literarA o, 1992; Nation,
nationalisme el democratic en Roumanie, in e L'autre Europe 1, Paris, 1, 1993; Scrisorile unui om
ocupal (Les lettres d'un homme occupé), in e Viata RomAneascA o, 1-2, 1992; Pentru a-11min
pe Lacusteartu (Afin de relire LAcusteo.nu), in « Viata Romaneascii s, 9, 1992; Falsa mocute a
monarhiei (Fausse mort de la monarchie), in o Memories, 5, 1992 ;. Islorie si morald (Histoire
et morale), in Lettre internationa/e o, 1993 ; Un aristocrat al culturii europene: Luis Grondds,
(Un aristocrat de la culture europeenne : Luis Grondijs).

Elena ScArlAtoiu, La romanite balkaniqtre. Origine el diffusion. II, in RESSEE, 1 2
1992; Locul componentei de origine veche slavd in vocabularut meglenoromdn (La place
des termes d'origine slave dans le dialecte méglenoroumain), in Romanoslavica s, 29, 1992;
Les ¡Darters des minorites roumanophones du nord de la Grece et leurs rapports avec le grec, in
Plurilinguismes o, Sorbonne, Paris, 3, 1992. L'auteur a publié encore cinq ètudes sur les dia-

lectes roumains sud-danubicns in Desteptarea, revue des Aroumains o, nos 6, 7, 8, 10, 1992.
Elena Siupiur, Von Bessarabien zur Republik Moldau die historischen W iirzeln

eines Konflikts, in Sùdosteuropa s, Munchen, 3-4, 1993.
Florin Turcanu, Une prehistoire intellectirelle de l'Action Française (en marge d'un ouvrage

récemment paru), in RESEE, 1-2, 1992.

2. RÉUNIONS SCIENTIFIQUES EN ROUMANIE

Les 28-30 septcmbre 1992: Le colloque roumano-hollandais en collaboration avec
l'Université de Bucarest sur le theme s Relations roumano-hollandaiscs *. Les travaux sont
publiés par la RESEE, n°8 1 2 1993. Les communications et les interventions ont été
soutenues par : Prof. Alexandru Dutm, Prof. Emil Constantinescu, J. Th. Leerssen, Andrei
Pippidi, Andre W.M. Gerrits, Daniel Barbu, Mihai Coman, Th. de Boer, Zoltan Rostas, Sorin
Alexandrescu, N.S. Tanasoca, Ilie BAdescu, Cornelia Papacostea-Danielopolu.

Mars 1993: Le &bat sur le theme *Problèmes nationaux dans les Balkans o, dont le
modérateur a été le Pr. Alexandru Dutu. Les communications ont été soutenues par le Pr.
Alexandru Dutu, dr. Andrei Pippidi, Florin Turcanu, CAtAlina VAttisescu.

Juin 1993: Séance de communications organisée par la section d'histoire de l'Institut ;
dans ce cadre Anca Ghiatii et Constantin Paraschiv ont présenté quclques résultats de lcurs
recherches.

Le colloque franco-roumain De la revolution industrielle à la revolution de 'Intelli-
gence (Institut Francais de Bucarest, 24-25 juin 1993). Le Pr. Alexandru Dutu, qui fut
aussi le moderateur de la première séance, a présenté la communication : Impases intellec uelle
el mentalites contemporaines.
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Les Cours d'été de Valenii de Munte (AMU 1992) : Andrei Pippidi a donne la conference
N. lorga el la monarchic roumatne.

Le Sud-Est de l'Europe aux XIXe XXe siecleS : Unite et diversité, symposium inter-
national organise par l'Association d'études balkaniques et slaves de Rournanie, en collabora-
tion avec la « Revue d'histcire militaire * (9 septcmbre 1992) : Anca Ghiata, Demografia
istorica sud-esl europeand intr-un izvor oloman din 1873 privind vitaelut Dundrea (La demo-
graphic historique sud-est européenne dans une source ottomane de 1873 concernant le \ ylaet
Danube) ; Eugenia loan, Moments from South-Eastern History Reflected in Modern Romanian and
Serbian Dramaturgy; Constantin lordan, Romania i relatiile interbalcanice (1920-1930). Ten-
tative de mediere $i bune olicii (La Roumanie et les relations interbalkaniques (1920-1930).
Tentatives de mediation et de bons offices).

La dcuxième conference nationale des ethnographes roumains (Campulung Moldo. cnesc,
lc 29 septembre 1992) : Zamfira Mihail, Date noi despre elnografia din Ba.sarabia in secolut
al XIX-lea (Nouvelles donnees concernant l'ethnographie en Bassarabie au XIXe siècle).

La session jubiliaire consacrée au 125e anniversaire de la fondation de la Bibliothèque
de l'Academie Roumaine (le 25 septembre 1992) : Zamfira Mihail, Biblioteca Academiei Romeine,
tezaur al carfii despre Basarabia (La Bibliothèque de i'Académie Roumaine, trésor du livre con-
cernant la Bessarabie).

Le symposium organise par le Centre européen d'etudes cthniques, auprès l'Acadérnie
Roumaine (Bucarest, le 8 octobre 1992) : Anca Ghiata, Etnotoponime din Dobrogea alestate in
documentele turceVi (Ethnotoponymes de la Dobroudja attestes par les documents turcs) ;
Eugenia loan, Etnotoponime románesti in literatura sdrbd moderna (Ethnotoponymes roumains
attestés dans la littérature serbe moderne).

La session dédiée à l'oeuvre et l'activité de Vasile Pal-van (110 ans depuis sa naissance)
(Constanta, 29-31 septembre 1992) : Anca Ghiata, Realitali 'in situ' reflectate in toponimia
dobrogeand din izvoarele otomane (Réalités, in situ' reflétés par la toponymie de la Dobroudja
mentionnée par les sources ottomanes).

La session sur le theme La securité epropéenne pendant l'entre deux-guerres * organisée
par Viorica Moisuc (Bucarest, octobrc 1992) : Mustafa Mehmed, Neutralitatea Turciei vi im-
plicalile ei asupra securildfii europene in perioada interbelied (La neutralité de la Turquie et
ses implications pendant l'entre-deux-guerres).

Le V le Symposium national de dialectologie (Bucarest, 15-17 octobre 1992) : Zamfira
Mihail, Tache Papahagi, contributia sa in domeniul elnolingvisticii (Tache Papahagi et sa contri-
bution dans le domaine de Pethnolinguistique) ; Elena Scarlatoiu, Vocabularul actual a megleno-
romdnei (Le vocabulaire actuel du mégiénoroumain) ; Catalina Vatasescu, Difuzarea termenilor
de origine latind in dialectele dacoromdn si aromdn in comparafie cu albaneza (La diffusion des
termes d'origine latine dans le dialecte dacoroumain et aroumain par comparaison avec l'al-
banais).

La session de la Commission des monuments historiques (Bucarest, octobre 1992) : Andrei
Pippidi, In ajanul infiinfâri i Comisiei. Rolul lui N. Gabrielescu (A la veille de la fondation de
la Commislon. Le rale joué par N. Gabrielescu).

Le symposium organise par le Musée d'bistoire de l'art (Bucarest 1902): Cornelia
Papacostea-Danielopolu, La contribution roumaine à la defense de l'orthodoxie aux XVII
XVIIIe siècles.

Le symposium s L'alimentation du paysan roumain * organise par l'Académie Rournaine,
la Societe d'histoire et de rétrologie agraire de Roumanie et l'Institut d'éthnographie et de
folklore (Bucarest, le 27 novembre 1992) : Anca Ghiata, Alimentafia §i sdndtatea fdrartului
din Dobrogea in secolul al XIX -lea (L'alimentation et la sante du paysan en Dobroudja au
XIXe siecle).

Le colloque organise par la Commission roumainc d'histoire de la deuxième guerre mon-
áiale et l'Institut d'histoire militaire en collaboration avec l'Academie Roumaine (Bucarest,
novembre 1992) : Constantin Jordan, Ministrul de externe Nicolae Titulescu 11727noiem-
brie 1928) (Nicolae Titulescu ministre des affaires étrangères (juillet 1927 novembre 1928).

Débat organise par. l'Institut d'histoire A.D. Xenopol * de Iasi sur le theme Droit
europeen et droit islamique dans l'espace roumain s (Iasi, le 3 novembre 1992) : Viorel Panaite,
Cuturna in relafitle romario-olomane (La coutume dans les relations roumano-ottomanes).

Séance du Laboratoire d'études ottomanes (le 23 octobre 1992) : Viorel Panaite, Comerf
fi negustori in tratatele csmanopolone. Un studiu de caz : 1607 (Commerce et commerçants dans
les traités osmano-polonais. L'étude d'un cas : 1607).

La table ronde organisée par la Ligue des étudiants de l'Université de Bucarest sur
le theme La vie parlementaire en Roumanie (novembre 1992) : Andrei Pippidi, Quelques re-
flexions sur la vie parlementaire en Roumanie á la veille de la premiere guerre mondiale.
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Seance de la Societe d'études byzantines (novembre 1992): Tudor Teoteoi, Preemfiunect
lit Bizanful Paleologilor (La Preemption dans la BNzance des Paléologues).

Séance du Laboratoire franco-roumain (A l'Institut franeais de Bucarest, le 24 dicembre
1992) : Cristina Codarcea, Pratiques el croyances d l'égard de la fiscalité dans les chrortiques
moldaues aux siècles.

La ses.sion organisee par la Direction générale des archives de l'Etat sur le theme o La
mémoire des documents (Bucarest, décembre 1992) : Constantin Jordan, Problema Ccdrilateru-
lui : mdrturtile Itzi Bogdan Filos' (Le problerre du Quadrilatere ; les témoignages de 130gdan
Filov).

La séance de l'Association des slavistes de Roumanie (Bucarest, février 1993): Eugenia
loan, Elemente de culturd locale reflectate in introducerile cdr filer lipdrite de autori sdrbi, slo-
veni si croali, in epoca Beformei (Elements dc culture locale refletés dans les livres imprimés
par les auteurs serbes, slovens et croates à répoque de la Réforrne) ; Elena Scarlatoiu, Influenta
slavd asupra morfologiei dialectelor romdnesti sud-dunarene. Verbul (L'influence slaNe sur la
morphologie des dialectes roumains sud-danubiens. Le verbe).

Au Laboratoire d'études ottomanes (mars 1993) : Elena-Natalia Ionescu a présenté l'ou-
vrage du Pr. lusuf Cotukstiken Proverbes et locutions *; (mai 1993): Anca Ghiata, Braila
rournaine sous l'administration ottomane A la fin du XV le sieele.

Le symposium international UNESCO sur le theme s Henri Focillon et la solidarité
intellectuelle européenne (Bucarest, avril 1993) : Andrei Pippidi, Focillcn el lorga, histoire
d'une aznitie.

Le symposium organise par l'Ecole Normale i D.P. Perpessicius et le Musée de Braila
sur le theme Histoire nationale histoire locale. La place de Braila dans la lutte pourrin-
dépendqnce et runité nationale * (Braila, 30 avril-2 mai 1993); Constantin lordan, Brclila
si lumea balconied in epoca modern& Cdteva repere (Braila et le monde balkanique à répoque
moderne. Quelques reperes).

Le symposium international Braila mozaique ethnique déclié au 625e jubilé depuis
la première attestation historique de Braila (Braila, 7-9 mai 1993) : Anca Ghiata, drgul si
Kazaua Brdila intr-un izvor turcesc inedit de la sfdrsitul secclului al XVI-lea (Le bourg et la haza
de Braila dans une source inedite de la fin du XVIe siecle).

Le symposium international s Societe, institutions, culture en Europe Centrale et du
Sud-Est (Cluj, mai 1993) : Elena Siupiur, Pcitrunderea institufiilor moderne In Basarabia duper
rchboiul Crimed (1857-1378) (La penetration des institutions modernes en Bessarabie apres
la guerre dc Criméc (1857-1878).

Table ronde organisée par le Centre culture' hongrcis (juin 1993) ayant ccmme theme
la serie de sources et documents Encyclopaedia Transylvanica éclitée par l'Université de
Budapest. L'Institut a été représente par Stefania Mihailescu.

3. REUNIONS SCIENTIFIQUES A L'ETRANGER

Alexandru Dutu a participé au colloque de Tutzing (5-12 octobre 1992) sur les ansti-
tutions en transition, organise par la Societe allemande pour Mude du Sud-Est EuropTen
siegeant à Munich : il a donne une conference sur l'Eglise roumaine et le communisme. Ensditc,
il a été invite A la reunion des directeurs d'instituts balkaniques organise° par l'Institut Bat-
kaniquc de Thessalonique (17-22 octobre): les participants ont signé une declaration dans
laquelle ils ont affirmé leur volonté de contribuer, par leur activité, à l'instauration de la.paix
dans ce coin du monde.

Du 9 au 29 novembre, le directeur de l'Institut s'est trouvé en France oh il a participé
A un colloque sur le nationalismc organise par l'Université de Rouen (les actes viennent de
paraltre : Nations, nationalismes, transitions, XVIeXXe siècles, 352 p.) ; il a donne des con-
ferences sur la modernisation des cultures sud-est curopéennes aux Universités de Paris III
et Paris IV, ainsi qu'une communication sur les colonisations dans l'espace danubien dans le
cadre du seminaire du pr. Alichel Ballard au College de France ; enfin, il a participé au colloque
l3yzantion organise par les professeurs Jean Racine et A. Argyriou à l'Université de Strasbourg.

Au colloque o La Turquic et les Balkans (26-30 avril 1993), tenu sous les auspices
dc la Alarmara University d'Istanbul, A. Dutu a parlé de rimpact du passe sur le monde con-
temporain. Invite par la Fondaticn Culturelle Néobellénique, il a pris part aux festivités gut
ont marque l'inauguration de ce centre intellectuel qui réunira tous ceux qui étudient lo pheno-
mène grec de l'Antiquité et jusque de nos ¡ours (3-7 lulu).
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L'Institut de recherches sur les relations internationales d'Oslo a organise un e,olloque
sur les tensions interéthniques et la politique extérieure des Etats de l'Europe de l'Est : e un
probleme dc la sécurité européenne (juillet 1992). Andrei Pippidi a présenté un rapport sur
la situation des minorités nationales en Roumanie, en faisant contraster l'entre-deux-guerres
et l'époque du regime communiste, et en signalant les difficultés du present.

Le VI° Congres d'histoire économique et sociale de l'Empire ottoman et de la Turquic
(Aix-en-Provence, juillet 1992) : Cristina Fcnesan : Recenssements fiscaux de l' eyalet de Timisoara
d'apres lcs Maim= Defterleri (seconde moilie du XV le sieele).

L^ séminaire international e La Communaute curopeenne et les Balkans apres le traité
pour Punion européenne organise par l'Institut de droit économique international de Salonique
en collaboration avec la Communaute Européenne (Saloniquc, juillet 1992) : Constantin Iordan,
a participé aux débats.

La Conference roumano-allemande coneernant les manilas d'histoirc, organisée par
Georg-Eckert-Institut fiir Internazionale Schulbuchforschung (Braunschweig, juillet 1992)
Andrei Pippidi, Teaching History in Romania. Some Old and New Problems.

VI° Journée d'éthnologie europeenne comparee, organisée par la Societe des curopéanis-
tes et l'Unkersité Nouvelle Bulgarc (Blagoevgrad, 23-25 aoilt 1992) : Zamfira Mihail, Les
plats aur cereales: tradition el terminologie balkanique.

Le Xe Symposium du Comité International d'études preottomanes et ottomanes (Ankara,
septembre 11,92) : Cristina Fenesan : Quelques institutions administratives roumaines dans l'eyalet
de Timisoara (scconde moitie du XVI° siècle). C. Fcnesan a été élue membre du Comité.

Le Congres International de langue turque (Ankara, 15-30 novembre 1992) : Anca
Ghiatii, La !eponymic turque en Dobroudja medievale et modernc. Les arguments de la geographic
historique.

La retnion seientifique Lectures milescienncs IV, organisée par l'Académie de la
Republique Moklave (Kishinev, le 13 octobre 1992) : Zamfira Mihail, L'image de l'autre dans
les eerily dc Milescu.

La conference The Romanian National Identity organisee par School for Slavonic and
East European Studies (Londres, septembrc 1992) : Andrei Pippidi, Nation. Nationalism and
Democracy in Romania.

Premier Congres de la litterature grecque de la diaspora octobre 1992): Lia Brad-
Chisacof, Un Babel mai recent. Traducerile romdnesti din neogreacd (Un Babel de date plus ré-
cente. Les traductions roumaincs du néogrec).

Deuxitme symposium Pherai-Velestino-Rigas (Velestino, oetobre 1992) : Constantin
Iordan, ¡ligas si cool:warm balconied. Valoarea unei mosteniri istorice (Rhigas et la cooperation
balkanique. La valeur d'un heritage bistorique).

Le Colloque roumano-franeais i Invention de la democratic organise par la Delegation
genérate A la langue franeaise aupres du premier ministre (Paris, navembre 1992) :Andrei Pippidi :
Ordre el pouvcir dans l'Ancien Regime roumain. Faux departs de la democratic.

Att serninaire d'études romanes de l'Universite de Ileidelberg : Elena Siupiur a donne
la conference : Basarabia Republica Moldova: ipostaze ale mutildrii (La Bessarabie La
Republique Moldave ; hypostases de la mutilation).

Au colloque dédie A la diaspora grecque (Athène, 24-25 mai 1993) Cornelia Papacostea-
Danielopolu a présenté une communication en collaboration avec Ana Tabaki (Grece). Au con-
gres de Volos (27-30 mai 1993) elle a présenté la communication Les lumieres dans la culture
roumainc.

Aux symposiums internationaux e Le réle des médias dans la ditninution du nationa-
lisme (Salonique, mai 1993) et La democratic et les médias * (Sofia, juin 1993) organises
par l'Union des jurnalistes de la Ilacédoine et de la Thrace et, respectivement, par cette ins-
titution en collaboration avec l'Union des journalistcs de Bulgarie, Constantin Iordan a parti-
cipé avec plusicurs interventions.

4. STAGES DE DOCUMENTATION A L'ETRANGER ET COLLAF3ORATION
AVEC DES INSTITUTIONS CULTURELLES ET SCIENTIFIQUES

DE L'ETRANGER

Cristina Fenesan a effectué un stage de documentation it Basbakanlik Arsivi (Istanbul,
aofit-septembre 1992) et un stage de recherches à l'Institut filr Kunde des Nahen Orients (Mtinich,
avril 1993).
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Elena-Natalia Ionescu a effectué un voyage d'études (octobre 1993) invitee par la Fon-
dation Aziz Nesin A Istanbul.

Stefania Alihailescu a bénéficié d'une bourse de documentation offerte par l'Institut
e Europa de Budapest (décembre 1992).

Viorel Panaite a effectué un stage de documentation en Bulgarie dans le cadre des &Ian-
gcs interacadémiques (novembre-décembre 1992) et un stage en llongrie, grace A une bourse
offerte par l'Institut Europa s de Budapest (mai-juin 1993).

Elena Shipiur a effectué un stage de documentation en Bulgarie dans le cadre des &harts
ges interacadémiques (juillet 1992) et a bénéficié d'une bourse d'études accordée par la Frie-
drich Ebert-Stiftung de Bonn, afin d'étudier, en Allemagne, le r6le des Universités atlemande-
dans la formation des intellectuels dans le Sud-Est de l'Europe au XLV siCcle (novembre1992,
janvier 1993).
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regime avait sans doutc quelque intéret a tirer son profit d'une prudente ouverture vers la
reconnaissance des Etudes classiques. Alex. Graur était plutôt sincere dans l'appui donne
cette politique, et le concours du Professeur Pippidi et de Val. Al. Georgescu, les anciens ands
et collaborateurs de son quasi-ennerni scientifique N. I. Ilerescu (le nom dc Graur est absent,
avec celui dc flaInnis, des sornmaires de la Revista clasicet), devait temoigner de son objectivite.
L'enjen et scs implications de tonic sorte étaient terribles et d'une écrasante responsabilité.Ccux
qui ont donne, en tout bien tout honneur, la réponse du Pmfesseur Pippidi, de Mihai Berza et
de moi-meme, ne refusant aucune preuve de douloreuse fidélité envers soi-même, ont la consci-
ence tranquille d'avoir donne la réponse juste et tragiquement positive. FA l'avenir lcur donnera
raison. D'ailleurs le Professeur Pippidi, en 1959, fut mis en accusation, avec ses collegues Ion
Nestor et M. Berza, devant un 4, tribunal formé d'apparatchiks et de certains de leur propres
étudiants. L'indépendance de leur enseignement avait été depuis longtemps denoncé aux auto-
rites et, nialgré le danger qui devenait pressant, lcur attitude digne cut gain de cause et en 1963
tous les trois furent élus membres correspondants de l'Académie Rounaaine (sans perspectit e de
promotion normale). La meme ethique caraclerise son actit ¡té d'archéologue et la direction des
ouvrages collectifs, surtout la preparation de la TIOUVOIC version de l'Ilislaire de la Rourranie,
vol. I, dont la non-conformité avec eertaines theses officielles sur des points essentiels, bloqua
tout Fouvrage, qui ne parut jamais.

Le retentisscment de Fceuvre scientifique de D. M. Pippidi à l'étranger est la ineilleure
preuve de sa s aleur et de sa portée universelle. La place qu'occupent l'oeuvre et la personnalité
du professeur Pippidi, le situe panni nos savants les plus illustres.

Professeur à l'Université de Geneve en 1969-1970; invite a Princeton à 'Institute for
Advanced Studies, 1974-1975 docteur honoris causa des I nit ersités de Lyon, 1965 et de
Geneve, 1979 ; Ordentliches 'Mitglied des Deutschen Archaologischen Instants (Berlin,' Mir-
kliches Mitglied des Osterreichischen Archiiologischen Instituts (N ienne) ; I bobear) Fellow of
the Societ3 for the Promotion of llaman Studies (Londres) ; membre correspondant, puis asso-
cié étranger de l'Institut de France (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) ;Corresponding
Fellow of the I3ritish Academy ; President de la Federation Internationale des Associations
d'Etudes Classiques.

Les ouvrages collectifs diriges par D. M. Pippidi sont d'une valcur exceptionnelle par
leur conception et par la méthode obtenue des collaborateurs : A. larga, l'hornme el Vceuvre
l'occasion du centieme anniversaire de sa naissance, Bucarest, 1972 ; Ades dtz IX Congres inter-
national d'Etudes sur les fronlieres romaines, Bucarest-Itiiln 1974 ; Assimilation et resistance à la
culture greco-latine dans le monde ancien, Paris-Bucarest, 1976 : Eptgraphica, Travaux dedies
au VIP Congres d'épigrophie grecque et 'atine, Bucarest, 1977 ; Aeles du Vile Gongres interna-
tional d'epigraphie grecque el ronmaine, Paris-Bucarest, 1979 ; Demetrius Cantemir, Descriptio
Moldaviae, Bucarest, 1983 : Arte Poetize. Antichilatea, Bucarest, 1970 ; Diclionar de istorie veche
a Romeirziei, Bucarest, 1975.

Quant à l'ceuvre personnelle, elle est d'une richesse et d'une hauteur sans pareille. Elle
aligne d'iniposants volumes oil la beauté de la forme élegante ne le cede en rien a la minutieuse
erudition et à l'ingéniosité de 'Interpretation et des hypotheses convaincantes, dans une multi-
tude d'études et de notes savantes et originales, où un texte rare ou inedit re% ele une profusion
insoupçonnée de données nouvelles et surprenantes, et aus.si dans les comptes rendus et notes
de lecture dont se nourrit Finfatigable esprit critique de ce lecteur attentif et severe s'il le fal-
lait.

Les dernières années de sa vie furent assombries par des épreuves qu'il supporta asee un
stoicisme eourageux. Son admirable éponse partit avant lui. Puis sa vue bais.sa, une operation
ne fut que peu bénéfique. En février 1990, avec son titre d'Academicien optima jure, il accepta
la chan.le de President de la Section d'histoirc et cl'archéologie, dont il s'acquitta de son mieux
avec un sens du devoir que l'age n'avait pas affaibli. Fut-il assez secondé dans ses efforts et ses
idées? II nous aura tout pardonne, et désormais tout sera domine par la force de son travail, par
l'éclat de son talent, par la sérénité de son genie, inscrits dans son centre.

Bibliographie selective: These de doctorad, voir supra; Recherches sur le mite imperial
(1939), Autour de Tibere (1944 et 1965) ; Epiqrophische Beitriige zur Geschichte Histrica (1962);
Aris ole, La Poetique (1965): Din istoria Dobr.ogei, I (1965) ; (.:ontributit la islario veche a Romd-
niei (1967): Studii de istorie a religiilor antice (1969) ; Formarea ideilor literare in Antichitale
(1941, 1972); Fragmenlele Eleatilar (1947); I Greci nel Basso Danubio (1971) Scythica Minara
(1973) : Varialii pe teme clasice (1981); Inscripliile din Scallua Minor, greceVi si laline. I, His-
tria si imprejurimile (1983) ; Parerga. Ecrils de philologte, d'epigraplue el d'histoire ancienne
(1984) : Sturiii de istorie si epigrarie (1988).
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