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LITERARY TYPES IN SOUTH-EAST EUROPE :
THE OUTLAW

MIRCEA MUTHU

Outla-wry is doubtlessly a typical phenomenon of the belated South-
East European Middle Ages as a form of social and anti-Ottoman fight.
Its echoes in folklore and learned literature prove its extent and impor-
tance for the common frame of mind in the area. The first samples can
be found as early as the 15th century while the last were still being writ-
ten at the end of the 19th century. Outlawry, as one of the few studies
dedicated to this problem reveals, "vanished by itself simply because the
main object of its fight disappeared". The crystallization into types at
the level of literary forms only occurred in the 17th and 18th centuries
and was obviously easied by the economic and political framework of
the Ottoman Empire afflicted by an incurable crisis. A real picaro remind-
ing of the knight of old times, the outlaw embodies a model of human
achievement. He and the dragoman, as Virgil Cândea noticed, "were
both born of decaying structures and their function, ideals and activities
place them above these"2. Hence of course the exemplary historicity of
the outlaw and its reflection in the South-East and Central European
imaginariness. Stara Planina (Bulgaria), the Olympus (Greece), Romania
(Bosnia), the Romanian forest and the Adriatic or Egean sea-shores shel-
tered a real feudal institution functioning according to the system of
captaincies. Usually sharing a vindicative attitude and almost al-ways
a tragic end, the uscoes in the Adriatic Sea, the haycluks of the Balkans
and the Carpathians, the kleftes or palicaria in Greece make up a repre-
sentative type universalized by the subcontinental folklore. Its definite
presence South and North of the Danube implies nevertheless, in our
opinion, some essential delimitations for the comprehension of its varie-
gated literary destin.y. Let us first notice that with both areas continuity
is accepted between pastoral life and outlawry. The latter becomes, accord-
ing to Octavian Buhociu, an expression of "the leap within history"
and a solution to "an existential crisis". Densusianu had already demons-
trated that the outlaw was often a revolted shepherd, a fact -which could
account for the many interferences between the pastoral and the outlawry

1 S. Iancovici, Haz duda In Balcani, forma de lupla" soctalii z antlotomand (Outlawry in
the Balkans : A Form of Social and Anti-Ottoman Struggle) in "Studii i articole de istorie",
1964, vol. 6, pp. 59-60; see also Tr. Ionescu-Niscov, Haiducla z cIntecele haiducoli (Outlawry
and the Outlaw Songs) in "Revista de folclor", III, 1958, no. 2.

2 Virgil CAndea, Intelectualul sud-est european In secolul al XV II-lea (The South East
European Educated Man in the 17th Cent.) in Ralzunea dorrunanta (The Dominating Reason),
Ed. Dacia, 1979, pp. 295 and 296.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXIII, 2, p.107-115, Bucarest, 1985
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108 MIRCEA MUTHU 2

poetry. The outlaw represents a step forward but coexists with the she-
pherd and with the thief South of the Danube. It is nevertheless true that
in the Romanian principalities the "relationship shepherds-outlaws im-
plied the ambiguity characteristic of modern times around the 1900" 3
though the verse "I Am not a thief but an outlaw" collected by
Gr. Tocilescu distinguishes in a somehow moral way two categories of fight-
ers. Thu.s the thieves would be "those who used to be outla-ws in the
second half of the 19th century. There is quite a distance in time between
them and the rest of the outlaws who became legendary figures" opines
Mihai Coman who seeks the outlaw paradigm within the "mythological
complex of the -warrior"4. The South Danubian area, especially Bulgaria,
-witnessed the movement of the revolted Turks against the central power
of the Empire led by Selim the 3rd (1789-1807). This type of fighter
called &jai penetrated in the literature on the creative saerifice and was
first assimilated by the outlaw under the decayed form of a thief, as is
the case of one of the Stara Planina Legends by Jordan TOVCOV. The fact
that the principalities were a basis of the outlawry in the Balkans, the
afterwards consolidation of the anti-Ottoman spirit as an integral part of
the balkanessy did not blur the somehow distinct function of the outlaw
within the two areas. In the Principalities the outlaw held a preponde-
rently social position -while in the Peninsula outlawry had a social, political
and national function. The fight for national freedom of the peoples in
the area widened considerably the portrait of the outlaw subsuming, in
Bulgaria for instance, the educated man as well. The transformation of
outlawry into a political movement is otherwise characteristic of almost
all the last century starting for instance with the preparation of the anti-
Ottoman revolt (1808-1813) by the former outlaw Karagheorghe and
going on with the Greeks' liberation movement (1821-1829) where one
can find Theodoros Kolokotronis, and reached its climax in the peliod
1877-1878 when the bands of outlaws integrated in the liberation war
of the Bulgarians. Let us recall that in 1867 Gheorghi Rakovski had
already set up the written reg-ulation of the outlaw : "We are going to
revive Bulgaria not as outlaws but as revolted men" wrote he while Hristo
Botev saw the political Bulgarian emigrant as "a legitimate heir of the
typical outlaw". The maintenance until very late in the Balkans of the
opressive Ottoman system explains the presence of the outlaw as a
social and historical necessity as well as the preponderancemuch wider
here than on the Roma miau territory of the literary type. If the popular
epic had accomplished the process of abstracting a certain outlaw into a
model of human behaviour, it is equally true that the outlawry ballad
arising from the mediaeval mentality of the area fixed it at the cross-
roads of the historical with the national character, thus contradicting
D. Caracostea's opinion expressed in Balada zisei istorica' (The so-called his-
torical ballad). It was therefore normal that the generalized type, normally
seen in a heroic perspective, should be included by various subjects. The
impact with the Ottoman force or with the representatives of the opposed

3 Oct. Buhociu, Folclorul de zarnci, zortle .,si poezza pastoreascd (The Winter Folklore,
Dawn and the Pastoral Poetry), Ed. Minerva, Bucharest, 1979.

4 Mihai Coman, Model eroic In balada halduceascei (Heroic Model in the Outlaw B aliad)
in lzvoare mitice (Mythical Sources), Ed. Minerva, p. 150.
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3 tHE OUTLAW 1109

social ca.teg;ories proved .equally varied. In his h.ttenipt to establish fthe
subject-matter morphology of our outlaWry poetry" Adrian FOchi dis-
tinguished only four situations which can 1-X. traced South of the
Danube as well, namely : "the girl who becomes an outlaw"., "the servant
who becomes an outlaw", "the scattering of the outlaw band" and "the
outlaw's mother"5. Their scarce number pertaining rather to the 'pa-
triarchal family" than to the feudal life, stands proof that the outlawry
ballad was produced in recent times, copying at times as is the case
with the Greeks and the Serbians the cycle of the old "songs of bra-
very". It is exactly the marked historicity of the species -which could be
deemed as a South-East European invariant either in the picaro destiny
of Nicu Ceara (Nicotsaras) or that of Velcu across several countries, or
in the different reflexions of the same bravery act. Here is Andrutsu,
translated from Greek and reproduced by Tache Papahag,i in his valuable
Paralele fololorice (Folklore Parallels). "In Liacura, Levadia, Kiona of
Solona /and in the high Bardusha full of precipices/ the outla-ws came,
under the lead of Andrutsu..."6 It can be traced in the Albanian folk-
lore as in Mareo Botsari Sulioti's Song. "Andrutso in Levadia/ Shouted
Elefteria ! / Setting fire to the mosques / and shedding pagan blood" 7.
The Serbian outlaw penetrated in the Bulgarian poetry under the name
of Velko and alongside with Milosz, "his sworn. brother''. In both contexts
the poet's memory retains the tragic end. This end was sung in Roma-
nian verses occasionally resembling those in Iancu Jian-u's ballad. "Pas-
mangiu (Posvantoglu our note) swore, /.../ -where he found an old
man he would make him graze hay ! f Velen the outlaw swore : wherever
he found him he would kill him"5. The ballad rccords events of the
mediaeval history also and debates the sometimes contradictory relation-
ship between the shepherd and the outlaw, the latter being considered
under the less heroic aspect of the thief as well. Ovid Densusianu quotes sig-
nificant samples of the Romanian and Aromanian folklore (from. Pericle
Papahagi's collection)9. In the same way Passow's and Politis' antholo-
gies of Greek folk literature (1860 and 1925, respectively) use the name
thil (fur) for outlaws like Nicu Ceara, Vlahu-Tilnase, Andrutsu etc. The
cohabitation of the shepherd -with the outlaw stands proof if not of an
antiquity layer at least of several specific ethnical and social conditions
which determined with the Romanians and the Aromanians the
convergence of the pastoral and the outlawry Fong. On the other hand
in the Greek epics the akritical tradition liad a powerful impact on the

6 Adrian Fochi, Coordonate sud-est einopene ale bolcdei populare romeinc§li (South-East
Ebropean Coordinates of the Romanian Folk Balled), Ed. Acadcmiei, 1975, pp. 37, 54, 219,
232, 234 IA here he repeats his conclusions exposed at the International Folklore Debate en the
Outlaw Song in South East Europe, CcpelareBulgaria, 1972.

6 Tache Papahagi, Paralele folelorice (Folklore Parallels), Ed. Minerva, Bucharest, 1970,
p. 90.

7 Folclor albanez. Ceta/ea Rozafat (Albanian Folklore. The Rozafat Citadel), Ed. Mi-
nerva, Bucharest, 1974, p. 26.

M. Milicevi, Knezevina Si-bija (The Serbian Principality), p. 1009 apud G. I. Girleanu,
Hazducle z haiduei (Outlawry and Outlaws), E.E.R., Bucharest, 1969, p. 99.

9 Ovid Densusianu, Ciobeinia fi haiducia (Pastoral Life and Outlawry) in Vieafa piz'slo-
Teased in poezia noastr'd popularcl (Pastoral Life in Our Folk Poetry), E.P.L, Bucharest, 1966,
pp. 333-359.
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110 MIRCEA MUTHU 4

palikaria or kleftes ballad. The deeds of the armatolites (an equivalent of
the "outlaw policies" in the Romanian Principalities) share the heroic
character with the older deeds of the akrites. The same thing happens with
the Mbanians where a more recent model, Skanderbeg, influences upon
the description of some outlaws, such as Ceaush Prifti or Ghica Than
Borsioti. The Serbian junake or "the bravery song" stamps the folk crea-
tion on the outlawry though the well-lmown. Vuk Stefanovfe a former
chancellor of Velcu Petroviò gave it in his anthology an autonomous
place as a cycle i e similar to those dedicated to the Kossovo battle or to
Marko Kralievi.6... The portrait of the outlaw is by far more complex in
the Bulgarian literature, which often combines the predominantly epic
character of the Balkan creation (mainly Greek) with the prevailingly
lyrical one of the Romanian production. This real distinction induced
Tache Papahagi's exaggerated delimitation, in our opinion, of the two
areas. "Adapted within the soul of the Daco-Romanian people" (though
Densusianu had shown the exiting continuity between pastoral life and
outlawry), in Papahagi's conclusion, outlawry "does not agree with the
resigned passiveness which characterizes the Daco-Romanian soul" ".
It is true though that folklore expresses definite differences of humour
and behaviour (as for instance the national-patriotic and offensive fea-
ture of the Greeks)ll and it continues and re-structures a ccrtain aesthetic
tradition but only in accordance with social and historical stimuli charac-
teristic of a certain people. Capidan Nacea, the well-known Aromanian
thief, is made hero of a ballad also as an armatoles. The anti-Ottoman
fight of this hero recalls the fight of the Akrites against the Sarasins. The
old heroic poetry no doubt influenced upon the newer one which glori-
fies the outlaw. Some traces of akritie poetry were found in Romania as
for instance in the ballad Psa,tru haiducul (PAtru the outlaw) comprising
elements which can be found in the South-Slavic ballad Marko kills Musa
Ifesedzis while Roman the child sends rather to the Greek version The
8mall Vlach tra,nslated by Tache Papahagi or to an Albanian ballad".
In his belief that the 18th century inspired "the outlawry cycle", Nicolae
Iorga 'elated it to the heroic age of the bravery ballad to which it follow-
ed and hence the equally erroneous opinion that the outlawry poetry
indicates the "democratisation of the Romanian ballad" treated indepen-
dently from the Serbian ballad 13 Later research has demonstrated that
"the outlawry songs" make up no coherent cycle in the Romanian area*.
The type is often reduced to a lyrical "voice" even if very rich in nuances,
possibly linked to the, characteristic national frame of mind which yields

lo Tache Papahagi, Poezia Iiricä populard (Lyrical Folk Poetry) E.P L., 1967, pp 217 and
414. The erudite takes over and admits of Densusianu's demonstration on the relationship be-
tween pastoral life and outlawry (pp. 406-407).

11 Tache Papahagi, Paralele folclorice, cited edition, p. 7.
12 Cf. Adrian Fochi, Coordonafe. . cited edition, pp. 101-104 and 108-111 and Tache

Papahagi, Paralele. . cited edition, pp. 122-126.
13 See a critical discussion on "the cycles" suggested by Nicolae Iorga in D. Caracostea,

Poezta tradiftonalä romclai (Romanian Traditional Poetry), E.P.L., Bucharest, 1969, vol. II,
p. 299 and the foil.

* The Mioritza space a concept which is part of the philosophical system of the
Romanian poet and philosopher Lucian Blaga. It originates in the folk ballad Mioritza and cha-
racterizes the specific Romanian space defined by a rhythmicity of planes and hills.
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5 THE OUTLAW 111

this time a huge epic cycle. On the other hand several common names,
motives and narrative structures help forward the conclusion which we
share in common with Pompiliu Eliade, of the lines making up the
model portrait of an outlaw."Aucun ne présente une individualité distincte.
Tous se moquent de la potera', qu'ils attendent en dormant ou en faisant
l'amour, et dont ils triomphent toujours ; ils ont toutes les chances, tous
les succès d'amour ; ils ne s'attaquent jamais aux pauvres dont ils sont
au contraire, les vengeurs et qu'ils secourent ; aussi le peuple s'apitoie-t-il
sur leurs échecs et sur leur fin, qui est presque toujours misérable" j4.

Even if the portrait outlined above stays roughly speaking the
same, the extensionwithin the Balkan area of outlawry as a political
movement explains the rich representation of the type in the folklore ima-
gination. This is not the case of the Carpathian area where the last out-
laws (i.e. Tunsu, Grozea, Ion i Mare etc.) were recorded in the period of
the Organic Regulations. The same difference in amplitude and significa-
tion endured in the south-east European literatures, as we are going to de-
monstrate. The writers of the are,a actually observed in point of gene-
ral vision the national folkloric frame. This is but natural since a) the
medieval times evoked are very near in time in the Balkan area and b)
the folk model's function is undeniable after the belated institutionaliza-
tion of learned culture. Thus the novel, the short story, the story, the
poetry or the dramatic forms reiterate the type already imposed by the
oral poetry. Nevertheless a certain progTess was made in the stress laid
on the outlaw's tragical condition as well as in an obvious attempt, with all
these literatures, to consider the outlaw as a hero of a modern saga. He
enters the historical novel which is meant just to vivify the epic tradition.

Let us notice that for the time being the survey of the Balkan
literatures on the outlaw confirms the same principle materialized in folk-
lore. That is the larger the extent and the duration of the outlawry phe-
nomenon the better structured the literary type. Let us quote the exem-
plary case of the Bulgarian and Greek literatures. For the Romanian
writers the outlaw appeared rather casually which responded in the first
decades of our century to the Romanian reader's appetite for sensation.
Turkey, should we take a quite lateral example, yielded (and that was not
casual) a masterpiece in the field as late as the fifth decade of our cen-
tury. We mean Yagar Kemal's novel ludje Illehmet the Outlaw which

atte'sts to the extension of outlawry up to the thirties in the Taurus moun-
tains province where people were still living by feudal standards in spite
of Kemal Atattirk's reforms.

Either lyrical or epic the learned processings still alude to the fun-
damental spatial common places so frequent in folklore : the mountain
(Bulgaria, Albania), the mountain and the sea (Greece, Jugoslavia), the
forest (Romania). The common feature of all outlawry literature is no
doubt the hero's depiction in romantic colours. Moreover, most of this litera-
ture appeared in the epoch of the emergence of the romantic which coincid-
ed, with the Greeks for instance, with the idea of national revival. The
outlaw was usually glorified in a lyrical manner and acquired a symbolic

14 pompiliu Eliade. De l'influence française sur l'esprit public en Roumanie, Paris, 189 8
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112 MIRCEA MLTTHU 6

value manifest in lengthy poems. "The real palikaria never steal neither
do they rob", wrote Stefanos Kanellos when he came across the Roma-
nian line quoted above ("I am not a thief but an outlaw"). The dramatic
and 'prophetical tone is characteristic of this' first instance of prog,ress in
the literature on the outlaw which ,vas 'assimilated, as already mention-
ed, ,by the 1821 or the 1876 revolts. This specific ton.e reflected the aspi-
ration to national freedom, a fact which acco'unts for the transfer of sig-
nification to geography.. "The Balkans rise like an outlaw / and scan the
horizon musingly" reads "The Blood Song" of Penéci Slaveikov. Spyri-
donos Trikoupis, a Greek, published a poem entitled significantly The
People, a _Mettle. Poem mobilizing to the same degree like Dyonisos Solo-
mos' Lainhros or illissolongi. The outlaw's intrepidity has mainly a social
determination in Rom.anian literature : "If the circumstances make him
become an outlaw with an iron sword, he does not join outlawry merely
because he wants to earn money.tut because he feels a passionate urge
to lead a life of struggle and an irreconcilable hate against the nobles" 15.
Alecsandri exemplifies his assertion with,the poem Groza by G. Baronzi
a 'poem which together with Al. DepArtäteanu's Badea haiducul (Badea
the outlaw) and Tunsu äl mic (The Little Tunsu) are almost identic with
the folk pattern in- point of versification, and traits of the portrait: The
symbol has in all the cases a tragic feature and thus the romantic visionary
dimension is stressed. "Yellow as the candle light / Which flickered near
to him, / Thrown outside on an old plank. / Now silent with the eternal
sleep" (Groza). The tragic end and.,together -with it the grave motive are
overwhelming and reach the clim,ax- of ihb romantic. pathos. Poems by
Branko Radiéeció ( The Outlaw's- Grave) or Djura, Jakge (Bajo' Pivlja-
nin's Bride ) to which we could add Demostb.ene Valvanis' ( The Kleftis
Grave) make up an atmosphere of exaltation so very fit for a period of
successive national revivalsx6. In Bulgaria rcmarkabie poons are due to
Hristo Botev. The poem in folk meter ( The Outlaws ) and the epic evoca-
tion share the same hc.roic traits "...There in the Balkans / The lass
struggles in blood / The sun burn.s him on hot cliffs / And the kind
woolf licks his wound'.' (Hagi Dimitar ). With the Bulgarians too the fre-
quency of, the outlaw4y,song (signed by Peio K. Javorov:, Hristo Botev
etc.). suggests the existence of pa,rallel,or convergent realities in the North
Danube poetry. Mere is for instance Penéo Slaveikov's The,' Outlaws
cycle. "Defeated, wounded, subject to grief t Three outlaws go at night /
Under deserted, and whitened .peaks / On narrow mountain paths /
...Thus their valiant souls /Put on the death veil / The woolVes out of
terrible caves come / On the mountain stormy paths" 17. The mountain
shelters the outlaw or stages his end and at the same time perpetuates

15 V, Alecsandri, Romdnii i poezia ,/,gx :(The Romanians and Their Poetry) in Prozà,
Bucharest, 1876, P. 161.

15 Cf. Miodrag Stojanovie, The motive of hayduk,in Serbian and ,modern Greek poetry, a
paper delivered at the 3rd InEternatiohal Congress'of South-East European Studies, Bucharest,
1974.

1? Cf. in order Poefi bulgari elasici st contemporam (Classical and Contemporary Bulga-
rian poets) translated in Romanian by V. Tulbure, Editura Tineretului, 1962, pp. 23-33;
Anlologie de poezie bulgard de la ineeputuri plat azi, Minerva, 1977, pp 151-152; Pencio
SlaVeikov 'Versuri alese (Selected Poems) translated in Romanian by V. Tulbure, E.P.L.,
Bucharest, 1967, pp. 29-34.
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7 THE OT_TTLAW 113

his memory. "Our home is the mountain" says an Aromanian song-which
seems to pave the way for the mountain's humanization by Peno Slav-
cikov or Branko Radfeevie in the poem The Outlaw ).

The first half of our century witnessed a new stage in the de-velop,-
ment of the literature on outlawry. The romantic sensitiveness was pre-
served in superior artistic forms with Rich writers as Iordan Iovkav or
Mihail Sadoveanu. What is more the direct ecn,niitmcnt in use up to aat
time and expressed usually in a lyrical way was replaced by the nalra-
tive evocation. The interest of the writer shift«1 flow the preponderently
symbolic function to a mainly tppolcgieal one. The complex character ard
the actual events were restored ANiihin the framework of romantic and felr-
loric sensitiveness. Pathos i-ccerrif allies most naturally the effort uf
objectiveness characteristic of the nariative. The novels of Andreas
Karkavitzas' ( The Outlaw ), Stratis Myrivillis (Vasili the Albanian),
Kostis Bastis (Minas the Revolted ) or Dolin Vasiliev (The Outlaw ) are
extremely characteristic by their very attempt to fix an antiquated type,
felt as such. Hence certainly the stress on the ethnographical details and
the genre portrait which can be found in various narrative structures. Here
is Strahil with "grey trousers made of cloth, tight on the legs and decorat-
ed with trimmings and passernenteries, coat of cloth blue at the back
and embroidered with gold in front and lnoad belts under the coat" 18.
Or let us take Milu of Old Rusi "wearing an outlaw's clothes with -white
le.ggings, bound with black leather lacing. On his cop the lion shone (i.e.
the old escutcheon of Bulgaria) ond he held the sword in his hand" 19.
Such a vividly coloured pittura achieved Emanoil Bucuta in presenting,-
the Macedonian outlaw Apostol Doda : "Ilis long leg.s streched under the
table moved as he spoke, his peasant shocs with big thread tassels resem-
bling dumb bells. One of his hands rested on the rosary -while the other
was feeling in the belt..." An exaggerated attempt to make the charac-
ters look exotic, a tendency to excessive desciiption and visualism are
common traits of all these portraits. The same exotic atmosphere per-
vades the narrative of the Albanians Sotir Andoni (Ligcs _Dcclani ) or J.
Xoxa (The Captain, ) and is partly due to the love plot meant to help
soften the strict appearances of the outla-w '°. Sibil Hcads of
the Brave, the famous Inge or the former outlaw Krainalia, who dies in
the Iglika glade further add to the paradion described by Pompiliu
Eliade. They are presented more or less romantically as in Sodoveanu's
Coznia Beicoare or in The Trial of the Poor. The outlaw.,i moral dimension,
his tragic feature accounted for mainly by social reasons (and hence his
ascension, in literary terms, to the rank of tyle for the revolted peasan-;
try) and finally his romantic colour particularize the outlaw among
the South-East European characters. The outlaw is lestless, leading a
picaro existence on the mountain paths or at the seashore and is usually
seen in limit situations. The epic vocation of the South-East Enropean

18 Orlin Vasiliev, .Haiducul (The Outlaw), traz.slat(d iii Pcmanian by Tiberiu Iovan,
Ed. Univers, Bucharest, 1970, p. 11.

19 Iordan Iovkov, Legende dui Stara Planina, (The Stara Plahina Legends) translation
and foreword by C-tin Vclichi, E.L.U. Bucharest, 1956, p. 90

O Cf. Bihiku Koço, Brève lustmre de la littéz atui e albanaise, Editions "Nairn Frasheri",
Thana, 1964.
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finds here a fortunate illustration. The story, the short-story and the no-
vel complete his image by an attentive restoration. But at the same time
the evoked outlaw glides gradually towards the myth assimilating the folkle-
gend as filtered in the learned literature. The participative tone much like
a battle cry in the last century, diminishes to be further refined in the
deeply lyrical still restrained style of Sadoveanu and Iovkov. The narra-
tive objectiveness goes hand in hand with the attempt to turn reality
into myth, especially in Romanian literature. The Romanian writer "fi-
xes" the outlaw's portrait in a way rather lyrical than epic as against the
preponderence of the type in the South-Slavic literature.

The Semäingtorism * literary movement, in fashion at the begin-
ning of the century, facilitated the spreading of the outlawry literature
along two basic coordinates. The poetry of St. O. Iosif inaugurated the
first, notwithstanding the strong contamination with folk forms in Cintee
vechi (Old Song) or Pintea 21 The poem Somnullui Corbea (Corbea's Sleep)
retains the acknowledged monumental portrait : "The Giant sleeps lying
on his back / Tied in chains full of padlooks / His beard covers him as a
grassbed / Adders and lizards have hatched in his beard. / Had his large
prison taken a whole country / Still his legs would stay out / Would he
strech more / He could cover two neighbouring countries..." There is
still a diffuse elegiac atmosphere : the outlaw rambles in solitude : "The
gold light gets sipped through the firtree branches / Easily passing like a
ghost in the du.sky distance / The outlaw strolls, his gun on his back,
musingly..." (The Outlaw). He heads for "an infinity of time" out of
1,vhich the Romanian poet Vasile Voiculescu retrieves him : "Thus, dread-
ful on his horse with a rocking pace / Singing his sufference in a draw-
ling voice ¡Out of the infinity of time as out of an abyss / Oft does Stoian
the outlaw appear to me" ( The Outlaw ). There is no return for the out-
law ; he suffers f_rom the same incurable illness, the nostalgia which also
afflicts the Mioritza ballad shepherd. Lucian Blaga's poetry accomplishes
his utmost description in his version of the myth for which Romanian po-
etrv shows I dare say a natural bias : "...He will get lost in the mount,
geelost / And forget his mother and death. / He will go deeper and deeper
up to / the place where the serpents hide./ He will unleash the forest spirit/
and black rivers which sing / Nobody will see him again for years / Only
the falcon defeats him with his cry from above / and the owl with short
sighs" ( The Outlaw ). Blaga ends up the direction just suggested by St.
O. Iosif's verse, in the same way in which Sadoveanu underlines it in the
poetry of his narrative while the same line is presumed in the epic splen-
dour of the Stara Planina _Legends.

* SämAndtorism a term derived from the name of a periodical called "Sämanalorul"
(The Solver founded by Al. VlahuP and G. Co§buc in 1901) which denominates an ideological

and literary trend (whose main theoretician was N. Iorga). The "Sam'anatorul" trend formu-
lated a severe criticism of the bourgeois institutions and petty politics and considered that
the main issue of the epoch, i e. the peasantry issue, could be solved by the wide-ranging dif-
fusion of culture. This could possibly pave the way for social reforms. In this respect the very
title of the periodical which lent its name to the trend is significant. The sower is the writer
stnd his supreme mission is to spread culture among the people.

31 Cf. the study of G. DAianu, De la haiduc la cinteirel (From the outlaw to the singer),
n Revista Fundaftilor Regale, an X, 1943, no. 8, pp. 395-408.

www.dacoromanica.ro



Mihai Ralea, Scrieri, Ed. Minerva, Bucharest, 1977, vol. 2, p. 429.

9 THE OUTLAW 115

The other direction meets the love for sensation of the Romanian
reader in the first decades of the century. This could possibly account
for the development of the "theatre with outlaws" a formula -which was
already used by the Romanian B. P. Hasdeu in _Rdzvan si Vidra (1867)
and then taken over in Haidvcii ( The Outlaws ) (1947) by the prolific
Romanian playwright Victor Eftimiu. An element of surpri,,,e pervade.:
to satiety N. D. Popescu's narrative ( Tunsu, ceipitan de ha:duei
Tunsu, the Outlaw Captain) or some otherwiQe honest evocations such as
Bucura Dumbravit's Ilaiclucul (The Outlaw) or the latir scenarios by
Eugen Barbu (Vinzarea de pate A Brother's Treason). None of tl_e
above-mentioned titles goes beyond the level of artistic mediocrity (if
not sub-literature altogether). The same applies to the summa of the learn-
ed epic on outlaws that is Panait Istrati's two volume cycle Prezentarea
haiducilor (The Outlaws' Presentation) (1925) and Domnita din Snagov
(1926) (The Snagov Princess). These two novels -uphold a certain thesis :
"The outlaw is not a robber. Everyone should be an outlaw for the world
to be good". The structure taken over from Boccaccio's DecamerOn does
not spare them of the clichés met with N. D. Popescu. Their aesthetic
failure is equally due to the limits of Istrati's conception. Floarea Codrilor,
Cosma, Spilca the monk, Bailiff Movilà," are slaves of their own absolute
freedom. Reispunsul wnui haiduc (An Outlaw's Reply) ("I became an out-
law to protect the slaves") a chapter -which ends "The Outlaws' Presenta-
tion" does not alter the declarative tone and the excessive fictionaliza-
tion, even if a character like Ieremia for instance is conceived mythically
and symbolically. Mihai Ralea's remark that the general effect "is rather
a heroical comical parody than a strict epic" 22 is also confirmed by a
comparison of Istrati's novel to the South-East European literature (main-
137 Bulgarian and Greek) of the same period and with a similar subject
matter. Still Istrati adds a lyrical dimension und a mythical reconsidera-
tion of the outlaw. As an integral part of the tragic type (now with a strong
social and national feature) the outlaw is a reference term for a morpho-
logical study in the epic South-East European forms. Alongside with
the wise man, and the nouveau riche, he helps to cons.olidate the novelist:c
style and still plays an important part in maintaining the epic spirit.
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LA DIFFUSION DES ÉCRITS ORIENTAUX »
DE NICOLAS LE SPATHAIRE (MILESGU) *

ZAM F IR A M IHA IL

Les jugements de valeur sur la manière dont les lecteurs ont ac-
cueilli telle ou telle oeuvre du passé seront d'autant plus justes qu'ils
pourront faire état de la connaissance plus on moins fidèle du nombre
des exemplaires entrés dans le circuit et de l'écho éveillé chez d'autres
écrivains. Un vaste champ d'investigation s'ouvre à ce point de vue
pour les écrits, restés tons en manuscrit, de Nicolas le Spathaire** (Milescu).
C'est un champ de recherche d'une grande fertilité pour celui qui saura
aborder directement l'étude des ses manuscrits « orientaux », trop peu
examinés jusqu'à présent 1. E s'agit de Description du voyage ic travers la
Sibérie depuis Tobolsk jusqu'à la frontière de la Chine (Description de la
Sibérie), de Stateynyi Spisok (Journal de voyage en Chine), de la Descrip-
tion de la Chine, avec un chapitre consacré à la Description du grand fleuve
Amour et de Tatarskaja knaica (Petit livre sur les Tatares). La rédaction
est en slavon de teinte russe. Lesdits ouvrages ont connu un grand nom-
bre de copies manuscrites et ils sont entrés dans les miscellanées très t6t,
alors que leur auteur vivait encore 2 Les écrits ont été diffusés séparément
aussi (par exemple Ea description de la Ch,ine, ms propriété du prof. F.
T. Vasiliev de Kazan qui a été d'ailleurs publié 3), mais la majorité
des copies est constituée par le « trio »: Description de la Chine, celle du
fleuve Amour et l'écrit sur les Tatares. Nous nous limiterons à enregistrer
seulement ceux-ci.

L'un des tout premiers en date des manuscrits qui nous occupent a
appartenu au. prof. M. P. Petrovski de Kazan. Enregistré par N. F.
Katanov, par la suite sa trace s'était perdue. Or, nous pensons l'avoir

Communication presentée au Colloque National du Livre, Galati, mai 1984.

S Nicolas le Spathaire a employé seulement ce nom pendant sa vie ; c'est le chroni-
queur Ioan Neculce qui l'a denommé Milescu. Voir les considérations de St. Gorovei, dans Anu-
arul Institutului de istorie i arheologie "A. D. Xenopol" Iasi, XXI, 1984, P. 179-192.

1 L'auteur de ces lignes, qui prépare une idition critique des écrits « orientaux o de
Nicolas le Spathaire, a eu la chance de pouvoir se pencher pendant trois semaines, au mois
de juin 1983, sur quelques-uns des ses manuscrits conservés dans les bibliothèques de Moscou
et de Leningrade.

2 Bibliographie complète de l'O. A. Belobrova, O Upuntimesizax c6opmmax COHN-
tomtit H nepenogon Hinman Cna(Dapna, MapepHaabi si coo6nlenna no 01)onnam oTgena
pyHOHHcHoH H peHHOH HE[Hrif, Léningrade, 1978, p. 129-137, ne contient mine référence
aux écrits « orientaux o.

3 L 'édition de Kazan, 1910, Description de la Chine a été réalisée par une équipe, d'aprés
le ms propriété de F. T. Vasiliev, par A. Alexandrov, préface et index par N. F. Katanov,
et avec une biographie de N. G. le Spathaire due A A. I. Jacimirskij.

R ev. Etudes Sud-Est Europ., XXIII, 2, p1117-129, Bucarest, 1985
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localisé à la Bibliothèque de l'Académie des Sciences de l'URSS Filiale
de Léningrade (ci-après : BAN), côte T.P. 11092, acheté en 1977: ce ma-
nu.scrit porte f. 1 la marque « Bibliothèque M. P. et N. M. Petrovskich »,
ainsi qu'une note sur sa couverture : RHHFA (ce livre appartient
à) MAaTMA JIEBET(EBA. Nous datons ce manuscrit du dernier quart
du XVIIe siècle. C'est une miscellanée de 19 x17 cm., d'une très belle
calligraphie « poluustav » minuscule, avec les initiales rouges ; 'Writ en
question compte 356 ff. 1 f. initiale blanche (suivi sous la même reliure
d'un cahier du commencement du XVIIIe siècle, avec un autre contenu
et numéroté récemment au crayon : f. 358 vide de texte + ff. 359-466).
Il se compose des 59 chapitres de la Description de la Chine (le dernier
chapitre étant celui de la Description du fleuve Amour ), auxquels succède,
f. 278 le « Livre sur les Tatares », sans aucun titre, qui débute ainsi
A B HER HOBECTb RHFA RAH B HHtlIIHEM BtIlt EOF,110HCRH
TATAPOBA ogoatati H 3ABJIA0I4 410TID HE BCE HMTAPIC-
ROE LIPCTBO TAR7RE H OBbItlAn HAI) (Livre contenant le récit
de la manière dont à notre siècle ont vaincu et conquis presque enti-
èrement le pays chinois les Tatares bogdoites et les coutumes de ces
Tatares). Paranaphe final (f. 355") : H TH HAPOAIDI MYHFAJICRIE H
RAJIMIDIHRIZCYTI3 OT ROTOPbIX IIMIIIET B EHEJIIVI 'TITO H MAF011
(addision H IIMYHFY) HOTOMY T-ITO HHH CAMM CEBH
HMHIIYIOT H HAP0,11I4 CYTb ROTOPbIE OT ITEROB HMFIHY10-
TCH CRTEEM 3EMJIH MX CRYEIH BEJIHRAH H PA34EJIHETCH
OHA II0 PERAM HOTOMY T-ITO HALIMHAETCH OT 3A,AYHAH-
CRUX CTPAH H IIPDXO,LRIT PtRY ,LIYHAM H HOCJIE PtRY
HECTP13 H AHEHP'b H BCH RPMMCRY10 CTPAHY ... (Et ces
peuples mongoles et kalmouks sont ceux dont la Bible écrit qu'ils
soat magog. Car ils se nomment eux-mêmes mangun et ces peuples sont
ceux dont les Grecs appellent la terre de leur Scythie la Grande Scythie
et celle-ci se différencie d'après ses rivières. Car elle commence depuis les
pays d'au-delà du Danube et traverse la rivière Danube et après la rivière
Dniester et Dniepr et tous le_pays de Crimée et là la rivière Don et Volga
et Iajk et ensuite entoure de steppes tous les pays chinois jusqu'à la rivi-
ère Amour et depuis l'Amour englobe tout le pays sibérien et après la Si-
bérie jusqu'à Petchora et jusqu'à la Dvina les rivières et toute cette terre
a été appelée Scythie et leur peuple est plus nombreux que tous les autres
peuples du monde et à partir d'eux ont été fondés bon nombre de pays.
Car les Bulgares et les Hongrois et les Turcs et les Tatares tous sont nés
des Scythes. Et les Scythes ont &Le terrifiants non seulement pour les au-
tres, mais aussi pour Alexandre lui-même et bien que leurs lang,ues et
leurs noms comportent quelques rares différences, mais leurs coutumes
et leur manière d'être et leurs armes sont les mêmes.)

Nous supposons avoir là le prototype d'après lequel furent copiés
les manuscrits BAN 17.9.10 (XVIIIe siècle, 384 ff., d'une calligraphie fleu-
rie (crochue), 12 x19 cm) qui, à partir de la feuille 382" reproduit le même
texte à propos des « Tatares », et BAN 32.12.6 (XVIII e siècle, 166 ff.,
in folio, poluustav), avec aux ff. 122-165" le même texte sur les Tatares
bogdoites.
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Fig. 1. Feuille de titre du ms gr. BAR 1029.

du milieu du XVIII' siècle et son écriture est crochue avec des fioritures.
On relève une numérotation ancienne ff. 1-4 et 63 92, ainsi que l'in-
tercalation de plusieurs écritures différentes, ff. 206323": par exemple
une très grande écriture ff. 284-291" avec seulement 13 lignes pour cha-
que page, ensuite une autre écriture ff. 292-299 et retour 5, la première

4 C. Barbulesen, p. 245, n° 3.

3 DIFFUSION DES ECRITS «ORIENTAUX. DE MILESCU 119

Parmi les plus anciens comptait aussi le manuscrit de la Bibliothèque
d'Etat Saltikov-Scedrin » de Léningrade (ci-après : GPB) F. IV.289.
Daté de la fin du ICVIIe siècle, d'une écriture cursive, il ne comporte que
152 ff., un certain nombre de feuilles s'étant perdues par endroits 4. Nous
nous permettons b. rectifier ces breves informations : ledit manuscrit est

«
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main ff. 300-323'. Perdues les feuilles 5-62 et 93-205, de lame que
la fin du manuscrit. F. 272: la Description du fleuve Amour et ff. 274-
323", le Livre sur les Tatares.

Le manuscrit GPB Q.IV.87 provient de la Bibliothèque d'.Arkhan-
gelsk 5 (239 p. non numérotées sauf la dernière, au crayon). 11 lui manque
la feuille de titre. Ecriture cursive, du commencement du KVIIIe siècle.
Une note de 1701 (p. 239) avec la liste des frères jésuitcs de Pain. Le ms
englobe tous les trois écrits.

Le manuseritGPB Q.IV.384 (261 ff., éeriture cursive du commen-
cement du XVIIIe siècle) selon N.F. Katanov, p. 16, (réproduit par C.
Barbulescu, p. 246 n° 7) comporterait au chapitre 59 la Description du
grand fleuve Amour, à partir de la feuille 195". D'autre part, dans le vo-
lume °Met imperatorskoj publie:noj biblioteki za 1897 god, SPb., 1900, p.
142, n° 18, on affirme à raison que l'ouvrage ne comporte que 54 chapi-
tres, le dernier avec la Description di fleuve Amour, et qu'à partir du cha-
pitre 55 jusqu'au chapitre 80 il y a la copie du Livre sur les Tatares.
On y trouve la mention que tons ces ouvrages sont de « Nicolai Spafarij ».
Sur la première feuille du manuscrit, mais collée après coup, on peut
lire une note de 1778 dont nous donnons la traduction : «De Nicolas
Spafarii le Vlach, traducteur au Posolski Prikaz et ancien ambassadeur
en Chine, cette Description de l'Empire chinois et des pays voisins, corn-
posée en 1678. A. Ragozinski. 1778 ».

Le manuscrit GPB Q. IVA° (302 ff. d'écriture cursive) est enregistré
comme remontant à la fin du. XVII e siècle, bien que pour ma part je pré-
sume qu'il est du. XVIIIe siècle. Une note relative au trépas d'Alexis
1VIikhajlovitch le 29 janvier 7184 (1676) à la f.1. Ce manuscrit comporte
les trois écrits précités : la Description de la Chine, celle de l'Amour et le
Livre sur les Tatares.

Le manuscrit inscrit sous la côte F. 37/967 à la Bibliothèque de la
4 Société des amateurs de vieux manuscrits » (OLDP) 7 a été copié au cours
de la première moitié du XVIII e siècle. Là encore on retrou ve les trois écrits :
la Description de la Chine, la Description du grrand fleuve Amour et
le Livre des Tatares. Le manuscrit GPB Pogodin 17.15 représente une
copie de date plus récente, ses 58 chapitres englobent les trois écrits en
question. Selon 1U.A. Momia, il serait la copie de manuscrit GPB Q.IV.
384. Le manuscrit GPB Pogodin 17.16 représente lui aussi une copie de
date plus récente comptant 58 chapitres et englobant les trois écrits du
Spathaire. Les Archives de la Filiale de Léningrade de l'Institut d'histoire
(Archives LOH) gardent le manuscrit F.36.1 op. 289: copie plus récente
du XVIIIe siècle englobant les trois écrits. M.A. Monina suppose qu'il
s'agit d'une copie de GPB F. IV. 87. Malheureusement ces quatre manu-
scrits nous ont été inaccessibles.

Le manuscrit de la collection appartenant au Musée d'histoire de
Moscou (GIM) Sobr. Zabelina IV 311 (445) (301 ff. + 6 ff. initiales blan-
ches + 5 finales blanches) est un in 80 avec sa reliure originale en cuir,
brtilé par la sécheresse et déchiré ; papier épais, rayé avec en filigrane les

5 K. Kalajdovié, P. Stroev, p. 678, n° 352; N. F. Katanov, p. L
6 K. Kalajdovié, P. Stroev, p. 678, n° 60; N. F. Katanov, p. I.
7 N. F. Katanov, p. I.
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J110,1114 HI-IbIE 110 J1ECAM I HO l'OPAM A 141411E HO CTEFIHM H014E-
BAH...Après le chap. 40, f. 206, les autres cha,pitres ne sont plus numérotés,
ni marqués autrement que par un espace blanc de une ou deux lignes ;
y a également changement de main, en ce qui concern-e l'écriture. Nous
avons été à méme de disting-uer et séparer la Description du grand flenve
Amour du texte Sur les Tatares (f. 239" au milieu un espace libie). Inc.
A TATAPIDI RAH B3HJ114 roo g JlEATYHI1 BCEX 7RIATEJIE1
... (Et les Tatares dès gulls ont conquis la ville de Léatung tous les habi-
tants ont oecis ...Sur les coutumes des Tatares).

Dans le cas du manuserit slave sur la Description de la Chine con-
servé à l'Osterreichische National Bibliothek de Vienne, on retrouve en
plus de la DesCription du grand fleuve Amour (chap. 55, ff. 152-156")
aux ff. 157-213 1-04VDIGIIIA IICTOPIEIO OCOBHOIO IIPEBEgEHHASt
RARO BorgoncRIA TATAPbI IlOgBJIA,LMHIE CBOE 1-101{OPIJIM

BCE LIPCTBO liVITARCHOE (le Livre de l'histoire séparément traduit

5 DIFFUSION DES ÉcRrrs «ORIENTAUX. DE MILESCU 121

initiales EMIR et la silhouette d'un ours hallebarde à l'épaule. Les
premières feuilles blanches portent le timbre « Bibliothèque Ivana Egoro-
viéa Zabelina N° 45641 *. Le texte tout entier, d'une écriture cursive cro-
chue à l'encre noire, est encadré d'une mince bordure. Notons que le pre-
mier cahier ne comporte que 6 feuilles, alors que les autres se composent
de 8 ff. et qu'il résulte de la lecture du texte l'absence de 1-2 feuilles. Inc.
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122 ZAMFIRA MIHAIL 6

sur la façon dont les Tatares bogdoites ont souinis à leur sujetion
tout l'Empire des Chinois). C'est un manuscrit du début du XVIII e siècle,
de 262 ff., 12 x19 cm, poluustav, et il a appartenu au gouverneur de la
Sibérie.

Le manuscrit slave 35 de la Bibliothèque Nationale de Paris de la
Description de la Chine englobe, également, la Description du grand fleuve
Amour (ff. 112-119) et le texte sur la guerre des Tatares. Ce manu.scrit
a été copié « par le soin de Johan Sparwenfeld en 1685 d'après le manus-
crit rédigé par Nicolai Spathaire le Valach" partant de ses propres
observations étant lui-méme ambassadeur là-bas à l'époque et aussi
d'autres livres et récits ».

La multiplicité des manuscrits slavons des écrits « orientaux » du
Spathaire témoigne de l'audience constante dont son ceuv-re a joui. Si
l'on compare le nombre connu actuellement des manuscrits de ses autres
écrits, il devient evident que ce trio (la Description de la Chine, la Descrip-
tion du grand fleuve Amour, le Livre sur les Tatares) était très populaire,
puisqu'il se situe juste au deuxième rang, après les 40 exemplaires du
« Clarismologion », avant « Description du voyage à travers la Sibérie »
(13 exemplaires) ; l'« Arithmologion » (8 exemplaires), le Livre des Sibylles
(6 exemplaires) et le « Basilologion » (5 exemplaires) 8

L'intéret éveillé par les écrits « orientaux a dans les milieux les plus
divers explique leur traduction en grec. En effet, en 1679, le patriarche
Dosithée de Jerusalem demande à Nicolas Spathaire de lui envoyer
ces écrits. Celui-ci, malgré la stricte interdiction de diffuser à l'étranger
des ouvrages qu'il avait realises sur un ordre imperial et censés contenir cer-
tains secrets d'Etat, adresse au patriarche la version g,recque des écrits orien-
taux. L'intermédiaire qui porta lesdits ouvrages au patriarche fut Chry-
santhe Notaras, qui voyageait justement à Moscou en 1692-1693 9.

Ainsi qu'il est démontre de façon satisfaisante, pensons-nous, dans
Particle de M. A. Momia, publié dans ce méme numero de la RESEE,
la version grecque des écrits respectifs appartient également A, Nicolas
le Spathaire (Milescu).

A Constantinople on a identifié trois manu.scrits grecs '° à savoir :
1) ms 575 de la Bibliothèque du Saint-Sépulcre a, Constantinople (512 pp.)
étudie par Emile Legrandll (dont la copie, réalisée par lui-méme, se trouve
actuellement à la Bibliothèque Nationale de Paris : Supl. gr. 1042) ; 2)
ms propriété, A, un moment donne, du dr Sophocle Iconomou d'Athènes

décrit par C. N. Sathas, qui nous apprend que l'ouvrage se compo-
sait de 18 cahiers de 16 pages chacun, dont 288 ff. 12; 3) mss 176 de la
méme Bibliothèque du Saint Sepulere A, Constantinople, décrit par A.

O. A. Belobrova, Ha awrepaTyprioit lieTopmr BeHoTopmx cogrmemat Hmoaart
Criasimprag, sgpeBilepycacag pylionxeliaa HEB4ra H ero 6wroBaime B Cu6npu o, Novosi-
birsk, ed. Nauka, 1982, p. 73-78, ne s'occupe pas d'écrits s orientaux*.

Gyula Moravcsik, `08ovrcopt.x6 Tfijg Er.f3eptecç cth 'EXXlvt.x1) yX6lacroc, in `O iXXlvtcr-
t.t6g etç -r6 Eu.rreptxtiv", Berlin, Akademie Verlag, 1968, p. 278-283.

10 C. C. Giureseu indique aussi, p. 12, un autre manuscrit gr. n° 1681 du Monastère La-
vra du Mont Athos (cf. S. Evstratiades, Catalogue of the greek manuscripts in the Library of the
Laura on Mont Athos, Cambridge, 1925, que nous n'avons pas consulté).

Bibliothéque grecque vulgaire, publiée par Emile Legrand, Paris, 1881, t. III, p. 34
et pp. 337-441.

Ap. E. Picot, Mélanges orienlaus, Paris, 1883, p. 486-487.
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7 DIFFUSION DES nCRIS 440RIENTAUX. DE MILESCU 123

Papadopoulos-Keramevs (265 ff., 21 x 16,5 cm, avec des feuilles blanches ;
ff. 139-142, 165-166, 195, 227, 247; copié en 1693)13.

Plutôt succinte, la description de C. N. Sathas nous renseigne néa-
moins qu'à part la « Description du voyage à travers la Sibélie depuis
Tobolsk jusqu'à la frontière de la Chine », la miscellanée comportait en-
core quclques autres écrits. En revanche, Legrand, ainsi que A. Papado-
poulos Keramevs ne manque pas de reproduire tons les titres compris
dans les manuscrits respectifs ; or, ces titres qui coincident en tout point
comprennent, à côté de la Description de la Sibérie et la Descriptioti
la Chine, aussi des extraits du journal du voyage de Theodore Baikov
(pp. 237-278) : 6) 'Ev gTEL 7183 Aexegip tau 13. Kovric Tòv Toi3 ociPaev-rk
flacrt,46coq xod ii.eycfc4ou xygou 'A4eEtou Mt.zonl-AoM-E- ou . . . ; a,insi que 5)
IlepLypoccA -75.1g Kacrrcícicq ,9cx4ecacrlq (pp. 229 236) ; 7) `1-1 Aatv-reía,
pp. 279 287; 8) Ilempaçoil -rijq Krroci.x.71ç cciA-ev-retocç T3u Xexpou oo
pryr.i)vaxou, pp. 288 300; 9) IlepLypacpi: Krraíxoi5 potaL4-tou
7C64(x41-Kívug. pp. 301-305; 10) ALf,-(71cr.g Tcepi. T.*" apr5q 7:17]q [..LEyEGT11q

ópcoa6Eou ocikev-reEu, flocatano1a7)q n64ecogl..1.6crx[31q, Trc7.4 xod eig rcoZov zuLpòv
xoci, Tívt Túxy) ToLoTiTov (.Eyo'c)+ov pacrí?\ELov áf]pEoc-ro, xoci Tocroi.ITov v5Eylcre
iaolcs.0-11, pp. 306-322; 11) Ilepi siaEE6E64 rç KL-rccía; xcd rrcpìpoc,81.YrecTr;g
'Ivç, pp. 323-353, etc.

La structure de ces miscellanées explique la diffusion de certains
écrits composants, par des copies autonomes. C'est le cas du manuscrit grec
acheté à Constantinople après 1848 par Cezar Bolliac pour en faire don à
la « Bibliothèque Nationale de Bucarest ». Le ms (3 124 ff., 15 X 21 cm)
contient la « Description du -voyage A, travers la Sibérie jusqu'à la frontière
de la Chine ». C'est d'après lui que G. Sion donnera en 1888 sa traduc-
tion en roumain 14, mais sans l'accompagner de la moindre &scrip-
tion du manuscrit 15, dont il se borne de préeiser qu'il fut découvert A, la
Bibliothèque d'Etat de Iai. A présent, il est conservé à la Bibliothèque
centrale universitaire de cette même ville (ms gr. 111 111). A relever une
signature en cyrillique (dernière page) datable du XVIIIe s. : Radul vel
Vornie et des notes en roumain (p. 1") : « cinstitului §i al nostru [de]
bine voit[or] ». La feuille de titre a été détériorée. Malheureusement,
cette copie réalisée après 1693 est défectueuse, le copiste n'ayant que des
faibles connaissances du gree.

A part les manuscrits « constantinopolitains », il y a un autre ma-
nuserit grec conservé à la Bibliothèque de l'Aeadémie Roumaine (ci-après
BAR) ms gr. 549 (216 p. éctits, 21 x16 cm.) conten.ant une « Description
de la Sibérie s'agit d'un texte copié à Bucarest splon le g: notes en
grec relevées p. 205 (et non 204 comme l'indique C. Litziea) : «A été tra-
duit en Fan 1693 de la naissance du Chi% au mois d'octobie dans la très
grande ville impériale de Moscou, sur l'ordre du pieux, savant et très
saint archimandrite [Chrysan_the Notaras] de la sainte et par le Christ
parcourue ville de Jérusalem, étant lui aussi présent dans cette très grande

13 A. Papadopoulos-Keramevs, `IeposoÀurty-il filLf3-/sLoOAxl, t. IV, St. Petersbourg,
1899, p. 148-149.

14 De la Tobolsk pind la China. Note de cdleilorie de Spdlarul Ntcolae Milescu 1675. Tra-
duse dupet textul grecesc de G. Sion, tiré à part de o Analele Academiei Române s, seria II, tome
X, Memoriile Sectiunei istorice, BucurWi, 1888, 93 p.

15 Le ms a été décrit par N. G. Dossios, Sludtt greco-unntine, ia§i, 1902, fasc. II et III,
p. 109.
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et brillante ville ». Après un bref intervalle, un nouveau parag,raphe de
notes : «Le présent livre a été copié de la main de Michel Byzantios sur
l'ordre du très sage et renommé sa seigneurie le Stolnic, le sieur seigneur
Constantin Cantacuzène si en renom, au monastère princier de la Ste
Trinité de Radu-Vod, A, Bucarest, 1696, mars ». Aux pp. 209-216 on
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Fig. 3. L'épltre (fictive) attribué au Nicolas le Spathaire. Ms gr. I 12,
Biblioth6que V. A. Urechia s, Galati, f. 2.

trouve le texte Description de la mer Caspique, le méme que celui des MSS
176 et 575 du Constantinople. La note nous mène à supposer l'existence
d'un protographe (miscellanée) A, Bucarest. Toutefois un tel manuscrit
n'a pas encore 60 identifié.

De méme, le manuscrit ayant appartenu à Demosthène Russo
et qui, avant 1958, est passé dans la possesion de la Bibliothèque
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9 DIFFUSION DES ÉCRITS .ORIENTAUX. DE MILESCU 125

«N. Walcescu » de Bucarest", ne peut plus etre identifie A, ce moment.
Il semble qu'il s'agissait d'un in octo de 355 ff. (ff. 2, 7-8, 204, 335 343
restées blanches), peut-etre originaire de la bibliothèque de Constantin
Maurocordato. De par son contenu, il se rapproche des manuscrits con-
stantinopolitains. En effet, il englobe : a) Ff. 1 334 la Description de la
Chine. Inc. Ilempock -rijq TeSv ELvo.w... (Description des empereurs des
Chinis ou Kita1, écrite par le distingué et très savant boiard le spa-
thaire Nicolais G-avrilovitch, lorsque le grand seigneur, grand empereur et
grand kneze Alexis Michailovitch autocrate de toute la Russie grande,
petite et blache l'a envoye en ambsassade dans ledit empire des Chinis,
l'an de la creation du. monde 7183 (1675) mars 3... ) ; b) Ff. 344-355 la
Description du grand fleuve Amour. Inc. ITEpLypCCCA TO5 1.2.eyerc4ou 7co-rcy.f.ou
'Ap.o5p... Des : xocTec ,9400occrocv 1.tocxpec garc?AVETOCL. Ce sont les seuls
renseignements concernant ce manuscrit.

Un autre manuscrit encore (BAR ms gr. 154) 17 serait, selon nous,
copié dans les Pays roumains. C'est une miscellanée de 257 ff., 21 x16 cm,
reliée en cuir, don A, l'Académie Roumaine de l'éveque Dionysos de Buz6u.
On y lit, le revers de la couverture, une note en roumain, dont nous donnons
la traduction : « le 12 janvier 1795, mercredi soir, le voievode Alexandre
a été depose et on a accordé le cafetan au. vvd. Nicolas Caragea, dra-
goman depuis le 6 janv. ». Feuille 2 jusqu'au milieu de la feuille 3', la
lettre du patriarche Dosithee adressée au. « très honore et savant, sa sef-
aneurie le Spathaire seigneur Nicolas. » A la fin, eu caractères de beaucoup
plus grands : « En Hongrovlachie, à Bucarest 1679 décembre 13 ». Ensuite,
en petits, l'adresse : « à Sa beatitude, le très saint et très sage maitre et
patriarche », suivie de la réponse que lui adresse le Spathaire rédigée dans la
ville impériale Moscou en 1693 et qui finit au bas de la f4° (cf. fig. 2). En haut
de la f. 5 débute la traduction intégrale de la Description de la Chine et la
Description du fleuve Amour, jusqu'A, la f. 180", en 58 chapitres 18 A par-
tir de la moitie de la feuille 180 la Dédicace de Chrysanthe Notaras au
prince Constantin Bran.covan de l'écrit qu'il intitule La Chine soumise,
qu'il affirme avoir rédigé partant de l'ouvrage de Nicolas le Spathaire,
de quelques notes de Theodore B alloy, qui a voyage vers la Chine en 165619
et de maints renseignements directs obtenus de la part « d'hommes
dignes de foi ». La moitie supérieure de la f. 183' s'achève sur la mention
de la date : « Dans l'impériale cite de Moscou 1694, février ». A partir
de la moitie inférieure de la f. 183r: Kurocioc aou4eúaacc qui va jusqu'à
la f. 252°. La phrase finale : 7183 AexEl.43pEou 15 après quoi le texte pour-
suit. Il s'interrompt f. 256"; plusieurs feuilles de sa partie finale ont été
déchirées.

C'est le texte du Spathaire sur les Tatares que Chrysanthe Notaras
a adapté dans son récit sur la Chine soumise. Celui-ci a dû circuler englo-
bé dans des miscellanées et grAce A, plusieurs copies autonomes (ne compor-

16 C. C. Glureseu, p. 11-12; C.BEirbuleseu, p. 248 n° 141
17 Bien que le ms fat mentionné dans tous les catalogues (C. Litzica, p. 10; C. C. Glurescu,

p. 11 ; C. BArbulescu, p. 248 no 13), il n'a pas été décrit minutieusement.
19 C. Bilrbuleseu, p. 278 et la legende sous l'illustration indique o la dernière feuille du

ms grec no 154 BAR, la Description de la Chine o. En réalité, s'est seulement la f. 180f, le
ms contenant encore 76 ff.

19 Cf. mss gr. 176 et 575 de la Bibl. du St. Sépulcre de Constantinople.
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Fig. 4. L'épitre (fictive) attribué au Nicolas le Spatbaire, ms gr. BAR

154, f. 241r.

« A été composé dans la `:ville impériale de Moscou, en l'an de gr&ce 1693
et une autre note, aussi en grec «1748 septembre 26 ». Ff. 80-95 Rela-
tions succintes sur la Sibérie (AL-6,71crLç =pi To131 ZLiianwEou v uve4eL

.2;gjtwvigs;-''077r.-36'

4'4344

20 C. Erbiceanu, "China supusd". Manuscript grecesc cu acest tUtu. Descriere $i extracte,
cAnalele Academiei Romane, t. XXIV Memoriile Sectiunii istorice, 1902, p. 145.
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taut que cet unique ouvrage) ce fut le cas du manusciit gTec ayant
appartenu A, A. D. Xenopol, déerit par C. Erbiceanu en 1901, mais done
on perd la trace après ce moment-là".

Un manuscrit du XVIII° siècle (BAR ins gr. 83, 111 ff., 21x16 cm)
contient ff. 6-79 la Chine soumise. On y trouve la note finale (f. 79')
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11 DIFFUSION DES ECRITS .ORIENTAUX. DE MILESCU 127

Inc. eH Toti Ztp.nr,pcou ccikev-reía). Il est A, présumer une filiation avec les
mss. 176 et 575 de Constantinople.

Qui plus est, Pexemplaire de la Chine soumise, conservé A, la Bibli-
othèque Nationale de Paris, publié par E. Legrand, avait circulé dans les
Pays roumains, ayant appartenu à l'évéque Anthime de Buedu.

C'est un texte sur la Chine composé de Dédicace au prince Constantin
Brancovan, la Chine soumise et la Description du pays de Bogdohani
(ff. 81-106 du ms gr. 1029 de BAR) qui suggère lui-aussi la circulation
dans les Pays roumains d'un protographe de contenu divers.

L'analyse de la feuille de titre pent contribuer aussi à régler une
controverse à demi-centenaire. Cette miscellanée, datée de 1788, a été
irouvée par N. Iorga à Roman, publiée 22 et donnée par lui à la
Eibliothèque de l'Académie Roumaine. En raison d'une phrase f. 1, un
texte au sujet du paien Mahomet et du Pape fut attribué au Spathaire,
tandis que par la suite il a été établi que son véritable auteur est
Anastase Gordios. Mais ce qu'on n'a pas remarqué jusqu'à présent,
c'est qu'il s'agit, sur la feuille de titre, d'une sorte de bourdon de
la part du copiste, qui a donné lieu A, la juxtaposition de deux textes ab-
solument étrangers l'un A, Pautre. Voici, du reste, la traduction du titre
respectif, on nous avons indiqué par le sigle / / Pinterru.ption dont nous
venon.s de parler, marquee d'ailleurs en ms par [ : signe pour la fin d'un
texte et un espace libre : [L'ceuvre] qui a été écrite par le très sa-
vant kyrios Nicolas le Spathaire 6 MoXao(341zcov le premier traducteur
du bienheureux Empire des Russes, <qui, pour utiliser les paroles d'Ho-
mère*, a conn.0 les villes et les coutumes de bon nombre de gens et par
amour du voyage a traversé les montagnes * ombragées et la mer tu-
multneuse> / / Qui traite du paden Mahomet et du Pape, qui sont-ils et
quel est lair royaume. Transcrit par Nikolaos, à Venise **, A, 1788 d'ap-
rès J. Ch. ». Nos crochets < renferment une autre omission, due, pent-
étre, à celui qui a transcrit le texte, c'est-à-dire à Valère Papahagi. Or,
1.3, citation des paroles d'Homère représente un fragment de la p. 81 du
m'ème ms (on les retrouve aussi à la f. 240 du ms gr. BAR 154). Tel
qu'il a été publié 22, le titre est une mystification. Il a été ajusté avec un
supplément : EPPA. ANEKAOTA T05 NtxoXIou Mt4icrxou TO5 avr.xoi.i
Mcocit,teD-, Tíg &crrí, xod Tíq f3ocaaeírx ccú-ro13 sty). rcepi. Ti7ov Tecracftpwv Poccrr,XeLc7)v

TejV p.Ey6c4cov rime, TeA0 7Cp0CAT1V AOCVG-h4, X0C1 7rept -rnik eix6vog NaPozoaov6ccop.
L'intervention de D. Russo 23 rend evident le fait que celui-ci n'a pas
consulté le manuscrit.

La miscellanée prouve aussi que pendant le XVIII' siècle le Spa-
thaire est invoqué comme l'auteur du texte sur la Chine soumise. (Cf. aussi
ms gr. BAR 254, f. 4r et f. 181" on il est appelé 6 ti.onof3ócvoq).

L'un des manuscrits sfirement réalisés dans les Pays roumains c'est
la copie due à Zamfir Stavru d.'Ocna Telega, qui porte la date de 9 no-

Ibidem, p. 147.
22 N. lorga,L'oeuvres inédiles de Nicolas Milescu (Etudes et recherche, III), Bucarest,

1929. Voir aussi fig. 1 (p. 119 ci-dessus).
* Formes corrompues.

** N. Camariano ne lit pas ici [Venise], mais [ran]. Nous nous rallions, à son opinion.
23 D. Russo, Sludii greco-romeme, Bucure§ti, 1940, p. 338.
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128 ZAMF1RA MIHAIL 12

vembre 1750 (cf. note f. 38). Présentement à la Bibliothèque « V. A.
Urechia » de Galati 24 (côte I 12), le ms compte 25 ff., 10x18 cm, relié
en carton et semble provenir d'une miscellanée plus épaise. Le texte re-
produit cette fois-ci seulement la Description& pays de Bogdohani mais sans
manquer de faire la référance à Paide que Nicolas le Spathaire a prétée

Parchimandrite Chrysanthe Notaras (cf. C. Erbiceanu, op. cit., p. 119,
ms gr. BAR 154, f. 241, ms gr. BAR 1029, f. 83) : « et surtout nous nous
sommes adresse avec des prières également au susmentionné Nicolas le
Spathaire et il nous a donne qu.elque chose d'écrit à ce sujet, ainsi que
nou.s le montre l'épitre qu'il "IOUS adresse ». Comme tous les manusciits
que nous avons consultés comportent cette reference A, l'épitre du Spa-
thaire, nous la reproduisons dans la traduction de N. Iorga op. cit., p. 17) :
« Voici, cher ami, le petit ouvrage que tu m'as demandé sur les Scythes,
qui est de beaucoup défectueux, mais c'est Pceuvre d'une nuit de travail
selon mes forces, et je n'ai fait que donner le point de depart pour celui
qui serait capable d'écrire une histoire sur ce sujet. Car, occupé de plusi-
eurs missions de la part de Pempereur et de travaux personnels, je ne
peux pas, non seulement écrire histoire, mais pas méme en paaler. Ci cela
te plait, Dieu soit remercié, sinon, corrige ce qu'il faut, ajoute ce qui man-
que, aimant tes amis et priant pour eux ». Les erreurs grammaticales
dans tous les mss témoignent d'une formulation incertaine.

Pour notre part, nous estimons cette épitre fictive, pour plusieurs
raisons. Tout d'abord, le Spathaire n'avait nul besoin de réunir tout spe-
cialement un materiel pour cet écrit, puisqu'il avait déjà élaboré en sla-
von son Eivre sur les Tatares (que nous avons enregistré dans les 13 mss.
slavons étudiés), par consequent, son objection aurait dill porter plutôt
sur son manque de temps pour le traduire en grec. D'autre part, le Spa-
thaire n'avait aucune raison d'adresser à Chrysanthe la prière de corriger
et completer son ouvrage, car il était bien au courant de ce qui avait été
écrit précédement à ce sujet depuis sa documentation, en 1674-1675,
en vue de son ambassade chinoise. Done il ne s'agit en l'occurrence que
d'une figure rhétorique classique. La presence dans les manu.scrits grecs
executes en réponse à la demande du patriarche Dosithée des autres écrits

orientaux » (Description de la Sibérie, Description de la Chine) nous
porte à supposer que le teste du Spathaire sur les Tatares devait lui ausai
avoir été intégralement traduit en grec.

Un manuscrit figurant au. Catalogue de la bibliothèque métropoli-
taine de Bucarest, date de 1750 25 et enregistré sous le n° 177, où il est

24 Nous remercions la direction de la Bibliothèque pour le microfilm qu'elle a eu l'obli-
geance de nous prèter.

25 M. Caratasu, noi pruntoare la Biblioteca illitropoliez din Bucuresti in sec. al XVIII-
lea, <, Studii i cercet'ari de bibliologie s, XIII, 1974, p. 143.

Lisle des abréviations
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présenté dans les termes suivants : « Livre, manuscrit, deuxième gran-
deur, contenant la guerre de Chine menée par les Tatares de Bogdanie
contre les Chinois », semble prouver qu'à part l'adaptation de Chrysanthe
Notaras avec une partie importante prise telle quelle du texte écrit
par le Spathaire, il y avait aussi la version intégrale des guerre tatares.
Malheureusement, on ne sait rien de ce qu.'il advint de ce manu.scrit.

La traduction du slavon en grec réalisée à Moscou par Nicolas le Spa-
thaire de ses écrits «orientaux» 26 a facilité la pénétration de son oeuvre
dans le sud-est de l'Europe, -via Constantinople. C'est bien symptoma-
tique que la multiplication des copies a été réalisée surtout dans les
Pays roumains Nous supposons que le Patriarche Dosithée, qui lui-
même s'est rendu maintes fois en Moldavie et en Valachie, a transmis
une copie de miscellanées qu'il a comandée, mais c'est possible que l'ini-
tiative a appartenu à Chrysanthe Notaras, preoccupé néanmoins de diffu-
ser plutôt la compilation La Chine soumise.

En tout cas, même avant 1696 les ouvrages de Nicolas le Spathaire
rédigés en Russie après 1675 ont commencé leur carrière roumaine
A coté de ses écrits roumains, de ses traductions éffectuées à Constanti-
nople avant 1671 et qu.'il a envoyé dans son pays natal, la présence des
écrits « orientaux » (en grec) de Nicolas le Spathaire dans les bibliotèq-ues
roumaines, encore pendant sa vie, témoigne de sa présence permanente
dans la culture roumaine.

Ce rapide coup d'ceil sur les écrits « orientaux » du Spathaire permet
une conclusion d'intérk plus général pour l'histoire de la culture. En effet,
l'existence de nombreuses copies de cette sorte d'ouvrages n'est pas due
uniquement à l'attraction exercée par l'exotisme, mais suppose une in-
formation méthodique en ce qui concerne l'histoire et les coutumes des
peuples avec lesquels des contacts directs ou indirects étaient à prévoir.
Les écrits respectifs semblent faire fonction de baromètre dans un tout
autre domaine que la météorologie : ils témoignent d'une ouverture de
plus en plus large vers l'encyclopéclisme et prouvent, du même coup, le
reeours qu'on faisait à des personnalités et des oeuvres prestigieuses, telles
qu'étaient et le sont restées la personualité et les osuvres d'un Nicolas
le Spathaire.

26 Le seul écrit qui n'a pas été copié ni traduit c'est Stategnyi Spisok.
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ITE4ECRHIT ITEPEBOA XVII BEIZA
01114CAHRE CHBVIP14» H.P. CITAOAP1411

MOM/MA M. A.
(JlesmirpaA)

H3BeCTH/3111 (DpaHrlyacruiff 3JIJIHHIICT 3MIIIII, .ilerpau Hamea B moHa-
cnape CBFITOPO rpo6a B ROHCTaHTHHOHOJIe rpetiecRylo pyRormcb Romp XVII B.
Ne 575, in folio 512 cTp. OH cgeaaa 110J1Hy10 H0111410, RoTopaa xpauwrcu B
HacTomgee Bpema B HapHmcizoil nagnoilaamioti 6116anoTeRe nog un4pom
Parisinus, supl. gr. N° 1042 ([7], cTp. 333) ([2], cTp. 34). MM 110J11330-

Baalici, miaripodmabmom (rriE. M.45 P
2273 ).

aTott pywonucu cpegu TeRcTou reorpacfmgecHoro u oTqacTu ucTopu-
gecworo xapawrepa ecTu onucauue Cu6upu (1-205 cTp.). I. Calm onuca.a
rpegecwlift manycwiminT Tarzoro Hie cogepmarmg, OH COCTOHJI 113 16 TeTpageti
no 16 JIHCTOB Ramgan, T.e. 288 JIIICTOB. aTO 6m,11 BTopoti CIIIIC011 ([1 1], cTp.
339 400), ([9], cTp. 486 487). llanagonyao-Repameuc onlicaa TpeTnii
CIIIICOH, COCTOHILHH1 113 265 MICTOB II xpaufnuuticu Tome B ROHCTaHTI1110110J1e B
mouacTphipe CuaToro rpo6a ([8], cTp. 148-149). Bce Tpu pywoulicu cogepmaT
«Ormcamie CH6Trpu», HoTopoe FIBJIHeTCH g0p07EITITICOM, COCTaBae1111bIM H. I'.
Crraapllem BO upemu ero nyTemecTuua.

pyccianc ricTotnumax Bnepe o rpetlecuom nepeuoge yriomurmeTcu
y Cuipwy npu onucamm 6ymar enuercona flopd¡mpuu YcneucHoro, woTopmit
143.garaeT B gHeamme cogepmauue onucamm nyTeinecTurfu Cua(papna no
cllóripckcomy Tpawry u 1675 r. no rpegeeitoR pywonucu 1693 r., xpamnueticu
B 6116.guoTeRe nepyca.urnicrioro 110gB0p1A1 B K0TICTaRTHH0110J1e ([14], cTp. 118).
B gpyrom guemume flopcimpuit YcneucHuil ,geaaeT BLIIIHCHy 113 rpetrecRoro
nepeuoga«Ommainui liuTau», woTopoe HBJ1HeTCH Tome commelmem Huwo.gan
CnadOapun ([14], cTp. 120).

aamemax 0 rmurax B 6116JIHOTeHe CBHTOITO6CHOPO 110)1B0p1331 B HOH-
cTaHTHHono,ne Hokollpriti YcnexcElik' cuoBa ynommiaeT o rpegecHux pyRo-
IIIICHX, woTopme cogepmaT o6a COIIHHeHIIH H. CuacDapuu ([14], CIT. 323).

TeliCT 011I1CaHHH HaX0gHTCH Ha 1-205 cipatuanax pyRonucu 11 Ha31,1-
BaeTcH7, Bíf3?.0c.,-.?..-v ii, yiypcut-rat. 4) awropta -ro5 Piccat?,,stíocq TO Z7][17TY)pf.01) OCITò

-r-7)g 77.62M/4 Top,n6Xaxlq p,ixpt xoci. TWV ¿p kv Toi3 f3ocacXei.ou Ti).; xhvocq. 'Ev i-cer.
'AaD,./i.Laftp 7183v t.t.mxòq Moa6u 3. 'Eypcfccivi ae c<571 11 f3Er3Xoq ii-rocv XOCTex 7spo-
a-:ocyv TO5 tizyc'aou caDivTog PoccrtXécog xoci. p..iyáXou xviol.) '.A?,iEtou Mt-
zocrIXor3.h-rou -rr.Ialq p.eycalq p.txpag 'TE Y-dct. 4-oxi714 `Pocrtaq cf.1')Toxpecropoç
ircép.,01 cinò -r-71g M6(741ç 1..teTec 7p.saf3sEGE4 ei.g -rò flcco-f.?eLov -rq x41vocç Ntv..6-
?ocoq ó Enot,9-c'eptoq iv gTEG árcó 'Aacfcti. 7183 li.ocpTEou 3" ([2]), cTp. 1).

3TOT TOI1HbIrl nepeuog aaraaulla opurimaaa: «RHura, a B Heft I-memo
nyremecnum gapcTBa cH6Hpcxoro OT ropoga To6o.11ucwa II go camoro py6ema

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXIII, 2, p. 131-136, Bucarest, 1985.
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rocygapcmna RHmaticnoro, sierra 7183 mecHna marm B 34i geHb. A nHcaHa CUR
mmra, Hora no ynasy neannoro rocygapH, napH H Bearinzoro 1411313H A.11encen
MHxati.noHliqa, Bees. BeJ1141:14H 14 MaJ11,111 14 Beam,' POCCF114 camogepnma, °may-

6Lin c MocHsu B RHmancnoe rocygapcmso Hlino.nati Cnacpapiat .11ema
7183 man," B 341 gem,» ([10], cmp. 29). Tomazo B ogHom ecm pacxomgemie:

gaTax. B pyccnom mencme nosmopHemcH gsa pasa AaTa 3-e man. 3geci, one-
liamna n Hagamm Han onHena B pynonHcH. Ppegeeralk mencm gaem smopyio
;Awry-3 mapma, nparmia,HoemL nomopott nogmnemEgaem emamerandti CHHCOH :
« C MOCHB131 noexa.Tm mapma geHh». ([13], cmp. 163).

HammaemeH rpegecnnit TeltCT CJI0B3MH, nomopme FIBJ1FHOTCH TOTIHbIM
nepenogom Hatia.ila opurmia.na : 'Ev trEt 7183 : Matou 2 iii.Lcsiúcs-cy.iv iv
Tptcri, XototpEoL4 atóc -rot; no-rap.o5 .hp-r*rt, Cm') -r?jç 76Xecog -rop.76Xo-xac; TT]

ialzép,x xuptax71q..." (B 2) «7183 r. mang BO nmopoti gem noexanli Ha mpex
goinamatax penoro Hpnamem 143 To6o.nbcna B netlepHH B Hegesno» (0.32).

Ha 205 emparame rpetiecnoti pynonHex, re noligaemen nepenog, Hann-
caHo caegylomee: Me'reppeccr,N gTet 1693 Coró XpLa-roti yzvvírEcoq
6x-rw3pf,y v T71 p.eykr-r-n filacnellOUCrnri6?Ef. 1\16axof3a Tcpocs-cecet, T013TCOCv ocrvoTC(..-
-roi3 xai XoyvAT1-rou ATEou ápzr.p.avapt'rou -r7ig ficyíaq, xai xptcrroßa8ía-rou T.:6)scoq
`Ispouaakii rcap6v-roç xai, aú-roi3 Tij (..te-río--rn xat 7a1../.7cpe-!. 76XEL Toofyrn-
(B. 205) (nepenegeHo B 1693 r. OT POKlecTBa Xpnemona B onmnópe MeCHHe

BeJamom napcmsylomem ropoTke Mocnse no npkinasy npeocnameHHeinuero
yileHeinnero apxxmallgpHma csHmoro ropoga Hepyeamma, Haxo)sugerocH

TyT Hie B 3TOM 13eJ1HHOM H npenpacHom ropoge). 3gech nmeemca B migy
apxllmaugpHm Hepycamuna Xplica4 Homapa, nomopmit B TO spew' 6ma
Mocnse.1 ([3], cmp. 459), ([5], cmp. 433-440), ([11, cmp. 36 14 ga.11ee), ([6],
cmp. 278-283).

B CBFI3H C nocaegnen ()pawn Hemaem Honpoc o6 aHmope nepeBoga. E.
.11erpaHetmmaem, two Cacba ge.naeT onnAny, norp,a OH ymBepni4aem, TITO nepenog
npimag.neamm camomy CnadOapino, HOTOMy TITO He TORERO Ha pynonncH HeT 110a-
1114CH, Ho Cnadpapkin ronopmm a6comomHo gpyroe B nnebme gocmDeio ([1],
cmp. 33). no Hamemy MHeHHIO, TO, TITO POBOpHTCH B michme, He npomlisopetmm
aBTOpCTBy C114apHFI. OH AeACTBHTeJLIIHO TITO 3TH cHegem4H, nomopme
OH co6paa o RHmae 14 gpyrkix cmpallax, npremag.11enzam TOJILHO camogepnmam
(-roZq aúToxpc'cropaLv), H6o OH nocaaH Ha I4X cpei_kcmHa n no I4X nplinasy, H
6b1a 61)1 6wibmo14 pmen 3TH cHegeHHH Homy-To coo6ulamb 14 110CLIJIaTb HUMPH.
Ho ga.nbme Cna(baplin ramem, TITO HaxogananIcH B Mocnne apxlimaHgpnm
XpHcaucb Homapa nepenea miHry Ha rpegecnnil o nonopemm RHman, H B
3TOM emy nomoraH 6ecegm Ha 3T TM (otiemigHo, c cammm nymemeemBeH-
HHHom). Peqb Hgem o mamapcnon «nmunline», nomopaa cocmasimaanoc.negmoio
HaCTb HHHPH o RHmae. 3HaqHm, ge14CTBI4TeabH07 ClIaCjlapiIk He BI4HT nperiam-
cmmai ri nepeHogy nem-J1146o CB014X COHHHeHHil o RHmae H CH6HpH Ha rpeRe-
Clinti H31414. Bliglimo, Cnacliapfin He xome.n nepecaamE, CBOH COTIHHeHH31 nampn-
apxy, 60FICb BCF11414X o6mmemal CO CT0p0Hb1 pycenoro npamme.nbcmna, HO OH
pacctilimbisa.a, BEMOJIHITH npocrAy nampHapxa gocHdOefi, nan-mo gam', cHeeHHH
apanmangplimy XpHeamrpy. 3m0 nHcbmo HanHeaHo B moile 1693 r., a B onma6pe
611.31 sanomieH nepenog omicamm CH6Hpn Ha rpegecnial. XOTH lima nepe-

' HoTapa 6E,La n MocRBe rue n mo.ne 1693 r., Bali o TOM rosopHTcH B
TaihcAte CnacpapuR naTpRapxy goclidpeio. B 1694 B (I)eBpaae XpRcawl) eme HaxoaRaca B
McoRBe.
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Bee TpauciinTepnpoBaHHme CJI0Ba, ygeJIEHLIr1 Bee HOTOpbIX B TeRcTe
OtleHI3 BeJIHH, MOHCHO pasneanTb Ha nBe rpynnw. llepBan rpynna 3T0 Te
TpaucanTepannn, re coxpaaseTen TO oRoHaaHne, RoTopoe eCTb B pyccRom
TeReTe. Ciona oTHocaTca ace reorpatimheeRne HasBaHnB, RoTopme BcTpeha-
10TC5I Bcero OgIIH 11J114 B a pasa B OTHIOM mecTe: MapRoBo (0.88) Mócpxopo
(B. 99)); OcaonoBo (0.64) "Oa?yrcorio (B. 57), FpniuRnHa (0.38) yp'rxlya
(B. 13).

Bo BTopyio rpynny BXOXIHT TpaHcanTepannll, ocDopm.aenHme ITO rpe-
heeRn: c apTIMJIHMII H mHorna name c rpeheeRnmn OH011,1aH1411MH. Ciona OTHO-
CHTCH TOHOHIIMM, rngpoHnivim (RoTopme tIaCTO ynoTpe6muoTea) ii 3THOHI4MbI.
'0 aeXkyya HM. nan. eg. ti. Ceaenra; Toïi ca-.?,éyyaç pan. nag. en. h.;
-rev GEX6yyay BHH. nag. en. h.

TpaucauTepnpyiona Horne TepmHHBI, oTHociannxecH ri 6B1Ty, RyaB-
Type, o6weeTBeHHomy yeTpoticTBy pyccRux H Haponos CH6Hpn: 6 yr.o6p-c

lopT ; 061,06ct. yayChl ; POLPaaq BoeBoga. Ciona ate oTHoenTca
reorpacDnheeRne Tepmrnmi 7cpoXig3a nponmsa ; aocr-rp63xoc sa-
ocTpoBRa; -;] 7cp6pf3a npopBa.

B ocTaahmax cayhaBx nepeBonhim cTapaeTea HafiTn rpehecruni 3HBH-
eameirr pyccRomy CJI0By. Ho ygeabHmit Bee TpaHcanTepannit Otle111:.
nosTomy hTeHne DT01.0 rpehecRoro TeEcTa XVII B. ,1IJIH He 3HaIOILIHX pyceRoro
Fohnia 6EIJIO, HasepHoe, °hem, saTpygnnTem,Ho.

Ynapem4H, npoeTamneHHEse Ha TpaHcanTepnpoBaHHEax caoBax, nmeloT
6o.minoe sHaheHne gJIFI .111411ITIICTOB, 1160 C TaHHMII ynapeHnnmH 11p0H3HO-
CHJIIICE, 3TH CJI0Ba B XVII nene (XOTH HHO yhecTB npn 3TOM gea momeHTa.
IlepeBo)hliR 6Bia HepyceRnm, Bo-nepBmx, a, BO-BTOpE.IX, pyli011lleb nepenn-
calla JlerpaHom, HOTOphIR mor ene.naTB orun6Rn). Hepna yep7,a, cHeBiHaB.

ayeydcyta, e.noBoft Rypran xolf)pyav 6eayra praouycc.
gaff TO1101414MHCTOB 0c06eHHo HHTepecHm ynapennfi, npoeTaBaeHHBie Ha
TO110HHMaX.

Fopasgo peme, hem R TpaHeanTepannn nepeBoghnR npn6eraeT ri Raab-
RnpoBaHrno CJIOB. TOJICTOR OCTp0B xovorpòv )nríov, necamn hepHmmll

a H t, U C
6 1.17c X T T, M
B

7
jr ?s,

MIL
H y, Han y nepeg y

y OUp,
x

10 COD

(B Hahane caoBa
H B cepennHe nocae

e e O 0, c r I'EaCHIAX) ytcic

7R ri ri ti (Hoene cor.nacHmx)

134 MOMHHA M.A. 4

TeRcTy ropo g flemp6aH pacno.homeH ropasgo shims peRn Clap ropoga Catipan
(rpehecRoe Eoupáx), B rpehecRom Hao6opoT. B pyccRoti Bepcliff coo6rgaeTeg,
x1TO I'OpOg FIChIp6a11 OTCTOHT OT rOpOga TypRoeTaHa Ha 9 BepcT, no rpehecRoR
Bepcm4 100 BepcT.

IlepeBon .neRcrenar «OnneaHne CH6Tapn>> 6is.11 oheHB TpygeH. Bo-nep-
Bmx, HOTOMy tITO BcTpegaeTcg OtIeHI3 MHOPO TOHOHHMOB, 1'14T1p0HHMOB, 3THO-
HHMOB, BO-BTOphIX, MHOPO Hammmatt peannft, HOTOpMe HIIItalt He 0603HatialOTCH
B rpehecRom 513111/te. Ho nepeBoghnR yenenmo cnpaBnaca c sToti sanahefi,
HCII0J11130BaB TpaucanTeparnno.

CooTBeTeTBne 6yRB pyeeRnx H rpeheeRnx enegymnee
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&takaw 441 paw, oxmoicitoe mope .accVcacrrx To5 Wxcecvou. I43 Tepmll-
HOB tiaine Bcero Ra.uumpyloTcH HasHamm cocaoimii. Hocagcm414 neaosex

7704GTOq ávO,pan-co, Cb1H 6oHpcxHA úr.òq ápX6VToq. BUM TOTIOHI4M CO-
CTOHT 113 HeCH0J11311HX CJIOB, TO ogHa ero iacm momeT TpaHcariTepTipoBaTBcn,
a gpyran HaamaipoBaTipcn: Hp nepHoft rápor taf3pov.

HHorga nepeBoggint nomAyeTcH TpaHcariTepanHeil H Ra.inampoBaHllem,
XOTH rpeliecHnit $13131H HmeeT aloe HaaBaHHe ;tan aToti peamm. Fpexri HaBBI-
BaioT RHTati litvcc (cp. qv. Chine alma. China Hem. China.), a B nepertoge
BMeCTO 9T01'0 CJI0B3 BcTpetmeTcH KE.Totf.cc, poccrí.XeLov Tïjg Kvrocíocq, co'kev-rocil

livratccq. IiacniAcHoe mope no-rpegecim Kam-7ra acixocaa0C, B nepeBoge
HamBaeTcH X[3(x-hvaxl 0-cfaocaacc, ApaaBcHoe mope, norpenecitH 'Apeckl, B nepe-
some crEveoc NOoto-acc (CHHee mope, Tax HamBa.BH Ha PycH ApamcHoe mope).

Oco6Bill HHTepec gOJIHOILI npegcTaBaHTB gag BaHrimaioinvixcn TOUOHIT-
MffiOI HCTOpHHOB CH6Hpli pacxomgeHHH MeHigy TOHOHHM3M14 pyccHoro
TexcTa M HX TpaHcanTepa1ninn14 B rpetiecRom. Monow npegnozontaTB, 11TO
nepeBoginut nompaoBallen npoTorpacDom TexcTa H TOTIHO gasaa Tpaticmi-
Tepanyno HasBaHllii. 1103TO1y He IICHJ11011eHa BO3MOIRHOCTb, TITO B pi:me
caynaeB TOHOHHM131 B rpenecHom TexcTe Tolmee, gem B pyCCHOM. 3TOT Bonpoc
TIOJI1EH131 peniaTB TO110HPIMHCTbI. JIerrie 3THMOJIOPH311p0BaTb HasBainre, nmeH
gBa ero BapnaHTa: Ha ceaHapcxon maecce (0.53) eig -rò cratytecpaxot.
706crL (B. 39) ; Caramymx ((ocunowe HasBaHHe Hyruina) (0.48) aároc-
ctou8L (B.32); HorocT nyraeBcHoti (0.2) xouyecepaxoY. (B. 31), gaarilue
pycciaift TeliCT yrionimaeT gepeBHH, Horopme Ha3b1Ba1OTCH 110 HmeHH TOPO
norocTa Ityraenciainri. Tax rITO rpetiecRaa TpaHc.innepanlin oxammaeTcH
BepHoil. Typratixa (0.7) ,0-oupp.7cecx (B. 34)), OPIFITI, npaBH.mHocm rpellecitoti
TpaHcanTepailini noxansBaeT gaimHetinmil pycciaitt TexcT. Hain (0.46)
Kpetca (B. 29); BOHT (0.46) f367F (B. 29) 14 TJ. MOIEHO npinecTH mHoro
Taimx npHmepos.

B rpegecitom nepeBoge HcTo.axoBBIBaeTcH HexoTopme pee c.noBa,
ma.TionoHHTHBie B opHrHHaae. 3To HmeeT aHageHHe gaff pyCHCTOB .nexcintono-
roB. Hanpumep «eepmearc»: «A BeTpm no MpTmmy H no o6e pene HaHriatie cps
cesepm, g.IIH Toro TITO rocygapcTBo CH6Hpcitoe no canoro cesepHoro
eepmeafca» (0.48) eivat ctrceoco eig ypo:4p To5 ßopécog (B. 33).

B caonape gasui eCTb CJIOBO <<BepTeaft » TO1IM10 B sHatieHHH «ro.noBoxpy-
;Heinle» ([4], CTp. 182). B caosape Cpe3HeButoro 3T0 CJIOBO B 3H3:11eH1114 cochlea

yamma., BHHT. «BLpTentB, BpBTeni, cochlea BPIHT. CTerHyBine ero Bepb-
Teniem H csicpynnona emy HOCTH. flpoior, MapT. 29.» ([12], cTp. 463).

«Samenuts» : «A 11pOTHB ocTpoBa ocTpOkHOH cTapori, a cge.naH gsTIFI TOP07
xax BameTHH 6h1i1a OT xliprlia» (0.88). B caoBape gann HeT. HepeBogHTcH nepe3
rpenecitoe aúyzumq (crúyx.y)al.g) (B. 98) 6ecnoxoticTBo, ccopa. B caoHape
CpeaHeBcHoro HaxogHm TOJIMS0 c.noBo saxem. «3ameT Ba6op. A oropomeH
gBop BameTom. JjaH. rp. HB. Illepem 1589» ([12], cTp. 928).

Fpeecicriil nepeBog «OnHcaHHH C11614p11» Hcno.nHeinnati C 6o.Timuoit
THIaTeab1iOCT1310, no-Bllglimony, cankim He aBTopom, HmeeT 6omanoe maneHne
A.,1}1 JII4HPB/ICTOB H reorpacboB H noTomy Bac.nynonmeT 011y6JIIIHOBaHHH.

JIHHPBIICTbI HatigyT ageci. TOJIHOBaHHe pyccxoti aexcium XVII B. MHoro
gaHMIX cogepaiHT nepeBog no (PoHeTinie pyccHoro }mum Toro BpemeHu.
l'petiecioart F13131H pieHoro XVII B. T07He npegcTaBaHeT HHTepec,
Tem 6o,nee HBrieinie liBErica aToti nopm-6e.11oe nHTHo B azuHHHcTince. ,Ilmt reo-
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rpacios, ROTOphle 33.1111M310TCH HCTOPH CH6Hp14 H ,BHHPBHCTOB-TOTIOHHMHCTOB
3TOT TeHOT HHTepeceR MHOPOIMCJIeHRLIMH TpancJIHTepaHHFIMH cH6Hpcminc
TOHOHHMOB7 TITO monteT HOMOtHa HM yTOIHIFITI MHOrkle O CHX nop HeHOHFITHble
Ha3BaHHFI H Hp0.11HTE, CBeT Ha HX HpoHcxoHmeHHe.
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CONCORDANCES ONOMASIOLOGIQUES DANS LES
TRADUCTIONS DE NICOLAS SPATHAR MILESCU*

LIVIU ONU

Dans un article publié récemmentl, nous avons essayé de demon-
trer qu'un nombre très restreint de concordances linguistiques (lexicales,
phonétiques et morphologiqu.es), identifiées dans une traduction anonyme
et dans les ceuvres d'un auteur, ne constitue pas une preuve suffisante
pour attribuer à cet auteur la paternité de la traduction anonyme. L'ana-
lyse doit être poussée dans une autre direction celle des nonconcor-
dances. Mais une seule série de nonconcordances ne peut rien prouver.
C'est le cas de l'analyse faite par N. A. Ursu qui a abouti à la conclu-
sion que la première traduction roumaine des Histoires d'Hérodote doit
être attribuée au métropolite de Moldavie, Dosoftei 2,

Cette traduction du XVII e siècle a soulevé de nombreuses hypothèses.
Des éléments de critique interne, dont plusieurs dépassent le niveau
linguistique proprement girt, et un important facteur de critique externe
ont dirigé l'attention des spécialistes vers Nicolas Spathar Milescu 3, le
contemporain de Dosithée. En 1922, G. Pascu 4 considérait Nicolas
Milescu le traducteur de la version citée des Histoires ; en 1927-29,
N. Iorga5, découvreur et premier éditeur de la traduction, lainait la méme
hypothèse. Mais, aussi bien G. Pascu que N. lorga n'ont apporté des té-
moignages convaincants en faveur du Spathaire et leur thèse n'a pas été
adoptée d'emblée. D'ailleurs, Iorga est revenu plus tard à sa première
hypothèse et a attribué la traduction à Eustratius le Logothète et l'a

* Voir Herodot, lstorii. Edition soignee par Liviu Onu et Lucia Sapcaliu. Preface, etude
philologique, notes, glossaire par Liviu Onu. Index par Lucia Sapcaliu. Bucarest, Ed. Minerva,
1984 (Collection Editii entice »), LXVIII -F 868 p.

Liviu Onu, Concordanfele lingvistice sau capcanele stabilirii paternitiilii unui /ext. Pro-
bleme de metodci, LR, XXXIII, 1984, n° 1, pp. 44-54; n° 2, pp. 119-132. Voir aussi, idem,
Din non despre "Herodot-ul de la Cosula", a Revista de istorie i teorie literara », t. 33, 1984,
fasc. 2, pp. 112-117 ; idem, Prima atestare lexicald i paternitalea unui text, SCL, XXXIV,
1983, n° 5, pp. 442-445.

2 N. A. Ursu, Dosof lei necunoscut, Cronica" (Iasi), XI, 1976, n° 6, du 6 fevrier, pp.
4-6; idem, Alte traduceri nectinoscute din (mere/ ea lui Dosof lei, LR, XXVII, 1978, n° 5, pp.
495-507.

3 Voir des details dans notre etude Cea mai veche traducere romilneascil a Istoriilor lui
Herodot si problemele pe care le ridicá, incluse dans : Herodot, Istorii, edition soignee par L.
Onu et L. Sapcaliu, Bucuresti, 1984.

4 G. Pascu, Istoria literaturu romcIne din sec. XVII, Iasi, 1922, p. 97; avec les precisi-
ons faites dans son article Note despre Milescu, a Revista criticä » IV, 1930, p. 98.

5 N. Iorga, elievista istoricá e, XIII, 1927, p. 412 ; idem, Islorici literaturii romdnesti,
II ed., révisée et largement complétée, vol. II, Bucuresti, 1928, p. 462 ; idem, Oeuvres inédites
de Nicolas Milescu, Bucarest, 1929, P. 2. Voir aussi l'édition : 1645. Herodot. Traduction en
romnain du manuscrit trouvé au monastere Cosula par N. Iorga, Valenii de Munte, 1909.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXIII, 2, p. 137-145, Bucarest, 1985

3c 1128

www.dacoromanica.ro



138 LIVIU ONU 2

date vers 1645 6 Mais la paternité d'Eustratius n'a pas pu être demon-
tree, elle non plus, et les spécialistes, sans pouvoir apporter des preuves
solides A, l'avantage d'un des lettrés, ont adopté des positions neutres ou
d'une certaine ambiguité 7.

Parmi les témoignages qui plaident en faveur de la paternité de
Nicolas Milescu sur la traduction mentionnée des Histoires d'Hérodote,
n.ous nous rapporterons ici exclusivement A, un seul : les concordances
particulières entre l'Ancien Testament de la Bible de Bucarest (1688),
traduit par Nicolas Spathar Milescu et revise par les frères Serban et
Radu. Greceanu et par d'autres 8, d'un côté, et la version citée des His-
toires d'Hérodote, de l'autre côté. Pour une comparaison comme celle
que nous avons en vue, les textes présentent l'avantage d'être tous les
deux des traductions de l'ancien grec (réalisées à peu près A, la même épo-
que), d'une ampleur remarquable et renfermant des récits très varies.

Il est nécessaire de rappeler aussi que N. Milescu avait une forma-
tion intellectuelle complexe, d'humaniste au profil encyclopédique, et
qu'il était un profond connaisseur des langues classiques (le grec et le
latin), mais aussi d'autres langues : le slavon, le néogrec, l'italien, le turc,
puis le ru.sse, etc.9.

Enfin, nous mentionnons que, en cherchant des points mars de con-
tact concernant la technique de la traduction et le language employe,
points de contact qui dépassent les possibilités du vocabulaire et de la
grammaire de la longue roumaine de l'époque, et qui dépassent aussi la
structure de la toponymie et de l'antroponymie courantes, nous pri-n-
drons en consideration seulement les phénomènes qui, en efet, ne consti-
tuent pas des elements communs dans ce temps. Nous essayerons de trou-
ver également des concordances d'une nature aussi variée que possible.
Selon notre opinion, seule la concordance de l'ensemble des phénomènes
les plus varies, en parlant de deux textes, peut servir la thèse de la pater-
nité.

En ce qui suit nous aurons en vue des faits d'onomasiologie et de
morph o -lexicologie

Voir la note précédente.
7 Voir, par ex. : S. Puscariu, Istoria literaturii románe. Epoca veche. Ile éd., révisée et

complétée..., Sibiu, 1930, pp. 242-243; G. CAlinescu, Istoria literaturii rometne de la origini
pfrui astdzi, Bucuresti, 1941, p. 52 ; le traité academique Istoria literaturii romdne, t. I, Ile éd.
révisée, Bucuresti, 1970, pp. 436, 463; P. Cernovodeanu, Preoccupations en matière d'histoire
universelle dans Phistoriographie roumaine aux XVIleXVIlle szecles, o Revue roumaine d'his-
toire o, IX, 1970, n° 4, p. 689.

Virgil Cfindea, Rafiunea dominantcl. Contribufzi la istoria umanismului roma'nesc, Cluj-
Napoca, 1979, pp. 106-171.

9 P. P. Panaitescu, Nicolas Spathar Milescu (1636-1708), o "Mélanges de l'Ecole Rou-
maine en France e, Paris, 1925, I,pp. 33-182 ;Zamfira Mihail, Nicolae Milescu, le Spatlicure-
un e encyclopédistes roumain au XV I le siècle, RESEE, t. XVIII, 1980, n°- 2, pp. 265
285. Voir aussi loan Huditä, Contribufiuni la istoria spdtarului Neculai Milescu si a lui
Gheorghe Stefan, Arhiva XXXV I, 1929, n° 2 ; Al. Grecu [= P. P. Panaitescub Despre
legdturile lui Milescu Spcitarul cu Rusia, Studii i, III, 1950, n° 4, pp. 113-120.

10 En ce qui concerne Biblia de la Bucuresti (1688), jusqu'à présent,nous nedisposons
que de dépouillements partiaux. En premier lieu : le materiel utilise dans le grand ouvrage col-
lectif DLR (aux lettres parues et aux lettres encore en manuserit). Ensuite, l'index ms. repré-
sentant le texte des pp. 614a/1-644h/59 de la Bible de 1688 (done une partie de l'Ancien Tes-
tament), se trouvant à l'Institut de Linguistique de Bucarest. Et, surtout, l'index ms. éla-
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3 CONCORDANCES ONOMASIOLOGIQUES CHEZ MILESCU 139

A. Traduetions aberrantes identiques
a) Dans le chap. 66 et au commencement du chap. 67 du livre II

des Histoires, Hérodote décrit le culte des Egyptiens pour les chats.
Ainsi, le terme ion. cciaoupoq (cf. l'attique oct)oupoq), s.m. « chat »,
s.f., « chatte », parait plusieurs fois au cours de l'exposé. Dans la traduc-
tion de Cosula a1,0oupo; est transposé conséquemment par le s.m. dihor
(Poccurence « putois respectivement le s.f. dihoroae (l'occurence 2),
«la femelle du putois »; avec le pl. m. dihori (l'occurence 3) et le pl.n.
(art.) dihorile (insolite; l'oceurenee 1; probablement une corruptelle dans
la tradition manuserite).

Evidemment, dans une traduction libre, en particulier d'une oeuvre
littéraire, on peut permettre à l'interprète, par nécessités prosodiques, de
substituer un objet par un autre, un animal par un autre, une action par
une autre. Mais quand de telles substitutions paraissent dans une oeuvre
historiog,raphique, dans un texte canonique ou dans une recherche scien

'

-
tifique on doit admettre que le traducteur ait eompris faussement le
terme de l'original.

Nous rencontrons une erreur identique dans l'Epitre de Jérémie,
vs. 21, de la Bible de Bucarest, où l'on parle des idoles des temples. Pour
démontrer que celles-ei ne représentent pas Dieu, Jérémie affirme que :
« Les chouettes, les arondelles et autres oiseaux passent sur leur corps et
sur leur teste ; et les chats pareillement » (La Bible,

Charenton'
1652).

La séquence ida-cdrmq aè caXoupot, n « et les chats pareillement »
devient « avijderea [sai] vi dihori » (B. 1688, p. 636 b; ici comme dans la
Bible de Frankfort, le vs. a le n° 19). Le nom at)oupoç, au Moyen-Àge,
comme aujourd'hui, a conservé l'acception de « chat ; chatte ». On voit
que dans eette partie du texte de la Bible de Bucarest, la révision procla-
mée par les éditeurs de 1688 a été moins efficiente 12.

bore par le P. Gheorghe Rosca (1893-1976), contenant les occurences du lexique commun
et d'un nombre restreint de noms propres (de personnes et géegraphiqucs) de l'Ancien Tes-
tament. Cet index, très riche, mais qui n'est pas exhaustif méme pour le vocabulaire et qui est
range par ordre alphabétique en 34 classeurs, se trouve maintenant dans la possession de
la fille de Pauteur, Mme Nina Martin, domiciliée à Bucarest. Voir aussi Ion Ghetie, Biblia de
la Bucure0i i procesul de unificare a limbiz romdne lucrare, Studii de limbä literarä

o, II, 1972, pp. 53-66.
Tous les livres bibliques auxquels nous rein oyons font partie de l'Ancien Testament.

Pour le texte grec de la Bible de Frankfort/M (1597) nous avons utilisé l'édition de Venise, 1687
('H Oeía rpaph 8-/Xcc8h Hcaoudiq, )(al N6ccç Atot,8.1)xiN anocv7a). Pour le texte grec des
Ristozres d'Hérodote, voir : Hérodote, Bistoires. Texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand.
Introduction livre III , III (3e edition, revue et corrigée) ; IVIX + Index analytique.
Paris, 1932-1958. Pour la version roumaine de Cosula des Histoires, nous envoyons à la
feuille du ms roum. 3499 de la B.A.R.S.R., la seule copie conservée de cette traduction, copiç
datant de 1816. Nous fatsons usage aussi des divisions consacrées de l'ceuvre hérodotéique : le
livre (le chiffre romain) et le chapitre (le chiffre arabe).

Voir Trommius, Concord.
Comparant quelques versets bibliques de l'autographe de Milescu conserve dans Co-

dicele pribeagului Gheorglie . lefan avec le texte correspondant de la Bible de Bucarest (1688),
Al Mares, in legaturd cu o traducere romdneascti a lui LR, XXVIII, 1979,
n° 3, pp. 264-265, constate aussi que « les ressemblances signalées pourraient toutefois consti-
tuer un indice du fait que les revisidns auxquelles a éte sounnse la traduction de l'Ancien Tes-
tament en vue de l'impression n'eussent change trop la physionomie de la "translation" di
Spathaire ».
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b) Une autre substitution de dénomination d'animal, commune à,
la Bible de 1688 et A, la version de Cosula des Histoires d'Hérodote est
celle de la « hyène » par la « lionne ». Dans la Bible de 1688 nous avons
rencontré la situation dans deux propositions interrogatives 13. Nous les
réproduisons avec le texte correspondant de la Bible de Frankfort/M.
(éd. de Venice, 1687) :

14 arcidaLov I`Joct).01q xkipovo(.Lío:
p.00 &o.; (Jérémie, XII, 9) 14

-ríq b.plprrl tioctri npòç xtívoc;
/Le livre de l'Ecclésiaste, nommé
autrement La Sapience de Jesus
fils de Sirach, XIII, 20) 18

Une traduction identique est donnée par la version de Co§ula des
Histoires d'Hérodote. Dans le livre IV, chap. 192, on parle d'animaux qui
vivent en Lybie. Parmi eux on cite aussi úocLvat « des hyènes », terme
traduit par le pl. leoae (f.152") « lionnes », dans la version roumaine men-
tionnée ci-dessus.

Trommius glose le s. f. úoctvl, des citations bibliques reproduites,
par « hyaena » 16. Pareillement, J. Enoch Powell 17 glose le s.f. iSco.vcx,

la variante morphologique du méme terme chez Hérodote, par « hyena ».
Nous mentionnons que le s.f. 5CCLVOc a conservé le sens de « hyène » aussi
en néogrec.

B. Un pluriel commun inhabituel
La version de Cosula des Histoires d'Hérodote, justement comme la

Bible de Bucarest, enregistre le pluriel inusité clopoJi, done masculin, du
clopot « cloche » (<bulg.' klopoti ), qui, en roumain, d'habitude, est neu-
tre (sg. clopot, pl. clopote ). Comme neutre, clopot (avec le pl. clopote ) est
attesté dans les plus anciens textes roumains (XVI' siècle). Selon notre
connaissance, le pl. clopoli n'est pas signalé dans d'autres textes 18. Cette
particularité morphologique, pas commune 19, attestée dans les deux
textes, a, d'après notre avis, la méme explication et la même origine. Le
changement du genre (neutre > masculin) du nom clopot ne peut étre
expliqué autrement que par un modelage, par une fausse analogie, d'après
la grande catégorie des noms masculins aux diminutifs en -el, dériv és
des noms masculins qui dénomment des animés (par ex. : berbecel-berbec,

13 Voir Trommius, Concord., S.V.
14 Cf. : o Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène * (La Sainte Bible,

version L Segond, Paris, 1930).
15 Cf. : Quel accord y a il entre le serpent (note marginate: ou la hyéne) et le chien? *

(La Sainte Bible, Genève, 1693).
Trommius, op. cit., S.V.

17 J. Enoch Powell, Lex. Ha, s.v. Cf. aussi A. Bailly, Dictionnaire grec-français, rédigé
avec le concours de E. Egger. Edition révue par L. Séchan et P. Chantraine, [XVI

1950, s.v.
11 Voir aussi DLR, s.v. copo!.
16 Nous estimons qu'il ne peut pas étre question d'une erreur de graphie (clopoli, au

lieu de clopotei o clochettes *, car la forme clopoli est attestée plusieurs fois dans les deux
textes.

au petera leoaicei iaste mote-
urea mea, vie? (p. 500 b)
Ce pace iaste la leoae eaträ cine?
(p. 670 b)
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5 CONCORDANCES ONOMASIOLOGIQUES CHEZ MILESCU 141

porumbel-porumb, ?oricel-soarece; bcirbeVel-ba-rbat, comi,,el-comis, nepojel-
nepot, postelnicel-postelnic, etc.) Partant done de clopotel (s.m.), clopot
aurait été encadré Mi aussi dans la série des masculins ; d'ici : le pl. clo-

Voilh les exemples. Dans l'Exode (chap. XXVIII et XXXIX) les
vélements sacrés sont décrits à peu près dans les mémes termes. Il s'agit
des basques du manteau, chapitre XXVIII (vs. 30) : « i intr-acestasi
chip [vei pune] rexlei mici de aur si clopoli in mijlocul lor : pen-prejur,
lîng rodei de aur, clopotel, si floare pe marginea imbrcAmintii pen-
prejur » (B. 1688, p. 59 b)20.

Et dans le chap. XXXIX (vs. 24 et 25), la mkne chose est décrite
ainsi : « fàeut clopati, de aur, si au pus clopotei pre poalele hainei in-
prejur, pren mijlocul rodiilor clopoti de aur i rodioare pre poalele hainei
imprejur, ea s slujase6 dupe [sic] cum porinci d<o>mnul lui Moysi »
(ibid., p. 68 b) 21

Dans le Livre de [. .] la Sapience de Jesus fils de Sirach, un des
livres noneanoniques de l'Ancien Testament, s'agissant de l'habit de
Aaron (chap. XLV, vs. 11), on dit : « [inbrgeatu-l-au pre el cu... ] 1\1-6dragi
si hain5, pin6 in pAnaint, i umbrariu, i l-au ineunjurat pre el eu rodioare
de aur, eu clopoli multi imprejur, sä, räsune glas in p4iturile lui » (B. 1688,
p. 687 a-b) 22.

Dans ses Histoires (VII, 41), Hérodote, selon la version roumaine
de Cosula, décrit ainsi le fourniment de Parmée perse : « i dupà,
dintru ceialanti, persi alesi 10.000. Acestiia erau pedestri si, din acestiia,
1.000 la sulitä, avea clopoli de aur, pentru mInunchi, si era pregiur cei
9[000], iar cele nou'a% [mii] avea clopoli de argint. i avea clopoli de aur

ceia ci era cu sulitMe in gios plecate » (f.209y-210r) 23.
Dans les citations reproduites, traduit, à tour de rôle
1. dans la première citation de la B. 1688: x(.58cov « tintinnabu-

lum » dans le texte : le pl. acc. xed8cova4 (et clopolel traduit le méme
terme dans le texte : le sg. ace. XetlaliWOL) 24 ;

22 Dans les traductions modernes de la Bible, le vs. a le n° 34. Le pl. r6dei (deux fois)
grenades 6, de la citation, est une erreur de graphie, au lieu de rodii (sg. rodze i grenade a).

Cf. : «Assavoir [tu feras] une clochette d'or, puis une grenade ; une clochette d'or puis une
grenade : aux bords du Roquet tout à l'entour (La Bible, Leide, 1665).

21 Dans les traductions modernes de la Bible, les deux vs. ont les n°8 25-26. Cf. : On
fit aussi des clochettes de pur or, et on mis les clochettes entre les grenades aux bords du
Roquet tout à l'entour, parmi les grenades : Assavoir une clochette puis une grenade : une clo-
chette, puis une grenade : aux bords du Roquet tout it l'entour, pour faire le service, comme
l'Eternel avoit commande à Moyse a (La Bible, Leide, 1665).

22 Cf. : o [11 le revetit] de robbe et de tunique. 11 l'entoura des grenades d'or, et de plu-
sieures sonnettes, pour en faire retentir le son quand il marcheroit a (La Sainte Bible, Geneve,
1693).

23 Dans le texte ci-dessus, nous avons estime que la sequence du ms. la subió alma 1000
contient une dislocation et, en consequence, nous l'avons emendee sous la forme 1000 la
=Wei avea. Cf. la traduction francaise de Ph.-E. Legrand : o et. après cette cavalerie, dix milles
hommes choisis parmi les autres Perses, ceux-là allaient à pied. Afille d'entre eux avaient A
la hampe de leurs lances, au lieu de "saurotères a, des grenades d'or ; il encadraient les au-
tres ; et le neuf mille autres qu'ils encadraient avaient des grenades d'argent ; avaient aussi
des grenades d'or ceux qui portaient leurs piques la pointe tournée vers le sol a.

24 Cf. Trommius, Concord., s.v. xacov.
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dans la deuxième citation : maw.) « tintinnabulum » dans
le texte : le pl. acc. xe.)&ovo:q (deux fois) (et le pl. clopolei traduit le même
pl. acc. xd2covccq) ;

dans la troisième citation : x6,36.po « tintinnabulum » dans le
texte : le pl. dat.

x0-L'dans .la citation d'Hérodote :; [Sou:: « grenadier ; grenade » dans
le texte : le pl. acc. (SOLÓK (trois fois). S'agissant, dans l'original, de « gre-
nades d'or respectivement de « grenades d'argent

»'
le traducteur a

fait appel une métaphore : le pl. clopoli (cf. rodie, le fruit, « grenade »,
IV 143) 257 qui, d'ailleurs, s'appuie sur le fait que même xc'oaaw « tintin-
nabulum » a aussi le sens de «,malogranatum [. grenade] » 26, étant done
synonyme à èoLcit.

C. Traductions identiques avec le sens neogrec de quelques mots
anciens grecs

Parmi les elements communs aux textes grees de la Bible de Frank-
fort/M. et des Histiores d'Hérodote il y a, naturellement, aussi des termes
dont le sens a évolué de l'ancien grec au néogrec ; les traductions rou-
maines du XVII' siècle partent du sens néogrec 27,

a) Nous citons ótaál.mg, -ocv-roq (6), qui dans l'ancien grec signifi-
ait « acier » et dans le néogrec signifie « diamant *. La traduction de am-
ti.ocq par « diamant » est rencontrée tant dans les Histoires de Cosula,
que dans la Bible de Bucarest. Voila les exemples. Le troisième vers de la
composition versifiée du chap. 141 du VII» livre des Histoires : col. .aè 763'
Cditlq gTC(4 46(,) eca&u.ocvv. neXeccrao4 «mais je te ferai encore cette
réponse, à laquelle j'attache Pinflexibilité de Pacier »(trad. Ph,-E. Legrand)
devient : « Si iara'si iti voi spuni acesta lueru, apropiindu-ma de diia-
mant » (f. 223").

La même traduction de Cfcacium; par « diamant », et non pas par
« acier », nous est offerte par la Bible de Bucarest (1688) :

xoct T;71 xecpt ocú-ro5 c';c8ócp.a;... xoci. eIrcoc Ccalp.00rra
&ycl.) VT6iCI6C,) (lac5cp.corra (Amos, VII, 7 8) devient : « iat'a

Wärbat [... ] si in mina lui diiamant. . . §i zi§ : diiamant. . . eu puM diia-
mant » (p. 593 b) [dans le texte il s'agit d'un homme ayant dans la main
un niveau. à l'acier (dans les versions roumaines modernes : avec « plomb »)]

b) Une situation similaire nous présente le s.f, xu(P641 « creux de
l'oreille ; boite, coffre ; cellule d'abeille », qui en ngr: a le sens de « ru-
che ». Chez Hérodote, le terme signifie « boite, coffre »7 en deux places
rapprochées du livre V, chap. 92. Les Bacchiades poursuivaient à 'tiler
le fils nouveau-né de Eetion. Par crainte que les messagers des Bacchiades

26 Cf. Trommius, op. cit., s.v. )r)ec et kith.
26 Voir Trommius, op. cit., s.v. xacav.
27 En se rapportant seulement à a version de Cosula des Histoires d'Hérodote, encore

V. Bogrea avait attir6 l'attention sur la u familiarité du traducteur avec le grec moderne
(PIF, p. 85, n. 16) et 11 donnait comme exemples : lípvtç o oiseau * et zp6vog e temps *, qui,
dans la version mentionnee, sont traduites avec le sens néogrec. Le premier terme, qui parait
trois fois (dans l'ordre : sg. acc. 6pw..8-cc IV 131, f. 140° ; sg. nom. 6p,.n.g IV 132, f. 14V ; pl.
nom. 6pvt0sg, IV 132, f. 141e) est traduit par gclind i poule )), respectivement gclini poules *
(cf. ngr. 6pvtacc, s. f. poule *). Le deuxième, dans la loc. adv. 6v 8.i °rep' xp6vy
o en ce temps-la (I 36), devient, dans la traduction roumaine cit.& intru acesta an (f. 8v)
cette arm& s (cf. ngr. xptSvoq s.m. o an, année
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ne trouvent l'enfant, sa mère le cache « dans un coffre » (le texte d'Hé-
rodote xuti)Dolv, V 92 d). Après avoir échappé b.. ce danger et après
s'étre agrandi, en souvenir de l'événement, l'enfant regut le nom de
Kypselos, « selon le nom du coffre » (Cud) rç xuc.P6X-1) , comme écrit Hé-
rodote, V 92 e).

Dans l'ancienne traduction roumaine qui nous intéresse, les deux
passages deviennent : « [munaA-sa auzi ascung] supt un st[i]ubei*
et respectivement : « [Chipsel Ii zis], pentru. st[i]ubei » (f. 170").

Le nom xutlal est traduit de la méme fagon dans la Bible de
Bucarest (1688) : 8-ce bnflec,)ETE E xuWolv etxoca acic-ca (le livre
d'Aggée, II, 17) devient « chid ati pus in stiubei 20 de sata » (p. 605 b) 28.
Le terme xut.p6X1 de ce passage est commenté par Trommius « alveare
apium 28.

D. Premières attestations communes
Jusqu'au dépouillement total des textes roumains du XVII' siècle,

nous présenterons ici quelques termes communs à, la Bible roumaine
de 1688 et aux Histoires de Cosula, termes pour lesquels nous ne connais-
sons, pour l'instant, des citations plus anciennes. Si les attestations des
deux textes sont vraiment les plus anciennes dans l'histoire de la langue.
roumaine, alors leur présence dans ces textes constitue un nouveau té-e
moignage en faveu.r de la thèse que celui qui a emprunté les mots respec-
tifs est N. Milescu.

Pour des raisons techniques, nous ne donnons que les termes, avec
un minimu.m de bibliographie 30:

caie (s.f.) « (une espèce de faucon) milan »;
mirsinei (s.f.) « myrthe »; variante : mirsin (probablement s.m.);
misurdi (s.f.) « casque de combattant egyptien ; coiffure ; cui-

rasse »
muscal (s.n.) « flate de Pan »;
,,sinic (s.n.) « (unité de mesure pour les volumes) chénice ».

Conclusions. Bien str qu.'en présence d'un glossaire plus étendu,
sinon d'un index, de la Biblie de Bucarest (1688), le nombre des cas de
concordances onomasiologiques particulières entre cette traduction et la
traduction de Cosula des Histoires d'Hérodote pourrait augmenter.

Mais, le nombre réduit de concordances, exposé par n.ous ici, est
édifiant il n'y a pas de doute que les deux traductions soient réalisées
par le méme érudit.

Si entre deux textes pareils, d'une grande ampleur, traduits de la
même langue, en &pit des différenciations chronologiques et dialectales
entre les originaux, nous rencontrons une seule erreur commune, nous
pouvons adnaettre que celle-ci est parue indépendamment, dans chaque
texte séparéinent, grâce à des facteurs ressemblables (disons : leoae « R-
onne » ou 19tiubei «ruche »), et que la concordance est done tout A, fait acei-
dentelle.

29 Cf. : o quand on est venu à un monceau de vingt mesures » (La Bible, Leide, 1665).
29 Trommius, Concord., s.v.
" Voir DLR, s.v. cale et gaie; mirstner ; misurcei ; musca!; $inic. Pour rnisurcei, voir aussi

notre art. Gritted te:cluald i lexicogratie, SCL, XXIX, 1978, n° 5, pp. 590-591. Cf. V. Bogrea,
PIF, p. 86, n. 27.
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Aussi longtemps que nous avons affaire à un nombre plus grand de
concordances, et à des concordances de types divers quelques traduc-
tions aberrantes communes, un pluriel commun inhabituel, un gToupe
de traductions identiques avec le sens néogrec des mots de l'ancien grec
et même premières attestations communes tous ces faits considérés
dans leur ensemble, ne peuvent pas étre Pceuvre du hasard : les traducti-
ons appartiennent à la méme personne.

Au fond, la situation présentée ici est bien connue dans la critique
textuelle, à cette différence que, jusqu'à maintenant, elle a été cliscutée
au niveau de la détermination de la généalogie des variantes (manuscrites
ou imprimées ; ou manuscrites et imprimées) de la m'ème ceuvre 31. Car,
pareille à la détermination de la généalogie des variantes de la méme ceu-
vre, la méthode des « erreures communes » (soutenue pour la première
fois par K. Lachmann), combinée avec la méthode des « innovations com-
munes » (de M. Roques), aussi suivant les circonstances avec la
méthode des concordances formelles, externes (de A.C. Clark), entre ma-
nuscrits, qui peut étre élargie aussi aux ouvrages imprimés toutes
celles-ci sont décisives 32, de la méme fapn, en déterminant la paternité
d'une traduction, un nombre plus grand de concordances particulières
(plus précisément : des écarts, des déviations et des innovations, vis-à-vis
du texte fondamental) entre deux traductions de la même langue est, ca-
tégoriquement, décisif.

Il est exclus qu'un pareil ensemble très varié de concordances tout
à fait particulières soit dil au hasard. Et les nonconcordances onomasiolo-
gigues entre les deux traductions, tant qu'elles existent, ne peuvent étre
que subordonnées à ces concordances.

Etant donné que les particularités respectives de la traduction
roumaine des Histoires d'Hérodote ne peuvent 'ètre attribuées au « Stol-
nic » Constantin Cantacuzène, aux frères Radu et S, erban Greceanu,
Dosithée ou à un copiste quelconque de la tradition manuscrite du texte
roumain, ceux-ci ne peuvent d'aucune manière être présumés d'avoir
introduit ces particularités dans l'Ancien Testament durant le processus
de « révision » de la traduction initiale.

Et, parce que c'est déjà un fait démontré que l'Ancien Testament
de la Bible de Bucarest (1688) a été traduit par Nicolas Spathar Milescu,
il en résulte que c'est au méme traducteur qu'appartient aussi la traduc-
tion des Histoires d'Hérodote dans la version de Cosula.

Bien sar, dans une période quand une tradition des traductions du
grec en roumain n'était pas encore créée, certains écarts, certaines dévi-
ations ou même innovations ne doivent pas nous étonn.er, ménle si le tra-
ducteur s'avère un profond connaisseur du grec. Il s'agit des textes de
grande extension et des premières traductions helléniques en roumain.
On ne doit oublier ni les conditions dans lesquelles étaient réalisées ces
traductions, surtout en dehors de l'église, ni le fait que la conception des
lettrés de Pantiquité et du Moyen .-Age sur la techniqu.e de la traduction

31 Voir une breve presentation de ces méthodes, avec la bibliographic selective, dans
notre ouvrage Critica textuald qi editarea literaturit romdne vechi. Cu aplIcalii la cronicarii mol-
doverti. Bucure§ti, 1973, pp. 21-27.

52 Ibtd.
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était différente de la nôtre. Dans des o3uvres pareiLles les &arts du texte
se perdent dans l'exposé général et n'affeetent en rien le message huma-
niste de la traduction.

ABREVIATIONS (voir aussi la note n° 10)

Mots : ion. = (le dialecte) ionique ; ms manuscrit ; vs. = verset (biblique).
Publications : B. 1688 = Biblia de la Bucuresti, 1688.
V. Bogrea, PIF = Vasile Bogrea, Pagini istorico-filologice. Cu o prefata de acad. Const. Daico-

Editie ingrijita, studiu introductiv si indice de Mircea Borcila si Ion NIarii. Cluj,
1971, p. 69-94 (= Studzi de semantic& I. Observant semantice asupra Izodot"-ului de
la Coula ).

DLR = Academia Romana, Diclionarul limbiz romd ne, [les lettres] A-DE, F-LOJNITA, Bu-
curesti, 1906-1948. Academia R. S. Romania, (ensuite) Ministerul Educatiei si inváta-
mintului, Diclionarul Ilmbiz romdne, [les lettres] MR, ST, Bucuresti, 1965-1984.

J. Enoch Powell, Lex. Hdt. = J. Enoch Powell, A Lexicon to Herodotus, Second edition : Hil-
desheim, 1960 [Unveranderter photomechanischer Nachdruck der Ausgabe Cambridge
1938].

lid!., Isl. (Co5.) = Herodot, Istorii, la version roumaine de Cosula.
« Limba romana » (Bucarest).

RESEE « Revue des études sud-est européennes ».
SCL Studii i cercetari lingvistice s (Bucarest).
Trommius, Concord. r= Abrahamus Trommius [Van der Trommen, Abraham], Concordantiae

graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum, cujus voces secundum ordinem elemento-
rum sermonis. Graeci digestae recensetur, contra atque in opere Kircheriano factus fu-
erat. Tomus III. Amstelodami et Trajecti ad Rhenum, 1718.
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TRADUCTION ET ORIGINALITÉ DANS LA LITTÉRATURE
HISTORIQUE : THRODORE PHOTINOS

ET J. CHR. ENGEL
EMANUELA POPES CU-M IHUT

Bien que l'Histoire de la Dacie de Théodore Photinos ait été depuis
longtemps signalée aux chercheurs, autant que nous sachions, personne
n'a examiné son texte de près, afin de fixer la place de cet ouvrage dans
la littérature historique de l'époque phanariote. Elle est mentionnée dans
les études consacrées au XVIII' siècle en tant que source de Denys Pho-
tinos pour le premier volume de son Histoire de l'ancienne Daciei plutôt
que pour son contenu remarquable si on la compare aux écrits N carac-
tère historique parus en Valachie à la même époque.

Il est vrai que, en introduisant le texte de Théodore dans son am-
ple ouvrage imprimé en 1818-1819 à Vienne, Denys lui a assu,ré une
diffusion qu'il jamais connue en manuscrit. Il ne faut pourtant pas
oublier que Théodore a écrit cette Histoire un quart de siècle avant Denys
Photinos et par conséquent que toutes ses idées qui plus d'une fois sont
d'une modernité frappante, doivent étre replacées dans le contexte poli-
tique et intellectuel de la fin du XVIII° siècle.

Les informations sur Théodore Photinos qu'on a pu recueillir
travers les documents de l'époque sont assez pauvres. On ne connait
même pas la date de sa naissance ; ce qui est sûr, c'est qu'il était le fils
du juriste Michel Photinos 2, Grec originaire de Chio, établi en Valachie
avant 1764 et auteur de trois projets de codes dont l'importance pour
l'ancienne culture juridique roumaine a été maintes fois relevée par les
spécialistes3. Il parait que c'est à l'intention de Théodore que Michel
Photinos écrivit en 1781 quelques conseils conservés dans le manu.scrit
1184 de la Bibliothèque de l'Université d'Athènes 4.

V. N. Camariano, Un izvor necunoseut al Isiorzez lui Dionisie Folilino, <, Revista istoricA
romAnA », X, 1940, p. 227-236.

2 V. Pan. J. Zepos, Mtzo:i1X OurretvonolAou Nov.mbv Hp6xeLpov (13ouxoupéo-nov,
1765), Athènes, 1959, p. 14-15 et n.1 ; idem, '0 ix )(too Oc6Scopoq (Dorreivk xcd
a qa-ropta Tç Accxtocq » ocirro5. Extrait du volume Eiq [LvIll.olv K. I. Agorrou, Athenes, 1960,
p. 280.

3 Sur Pactivité du juriste Michel Photinos en Valachie v. Pan. J. Zepos, MtzcX
OcoreivoirotíXou Nop.txòv, p. 9-16; Val. Al. Georgescu et Emanuela Popescu, Legzslafia agrard
a Tdrii Romilneyll 1775-1782, Bucarest, 1970, p. 10 et suiv. ; v. aussi Pétude introductive
de Val. Al. Georgescu à Notuxòv IIp6xecpov auv-razeiv ÚTCÓ 1\4txociiÀ Oco-reLvorro/Aou clq Bou-
xoupic-rtov (1765-1777) (éd. sous la rédaction de Pan. J. Zepos, Val. Al. Georgescu, Anas-
tasia Siphoniou-Karapa et N. Camariano), Athènes, 1982, p. L IX CVI et la bibliographie
publiée aux pages 609-622 de la méme édition.

4 V. N. Iorga, Pedagogia unui jurisconsult fanariot din Bucurefii la 1780, AAR, Wm. de
la Sect. Hist., Me série, t. XII, mém. 15, 1932, p. 219-224; Pan J. Zepos, AILx(xiiX (Durra-
vorcolAou NoRtxòv, p. 13-14 et n. 5. Une copie d'après ce manuscrit se trouve actuellement
A la Bibliothèque de PAcadémie de Bucarest (ms gr. 1308).

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXIII, 2, p. 147-160, Bucarest, 1985
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Nous ne pouvons repondre avec certitude à la question si Theodore
a fait ses etudes A, l'Academie princière de Bucarest, car son nom ne fi-
gure pas dans la liste des élèves. Il aura peut-étre suivi le cours de droit
que Franz Joseph Sulzer a fait à Bucarest sous le premier règne d'Ale-
xandre Hypsilantis. Dans sa Geseltiohte des transalpinischen Daeiens,
Sulzer fait mention de l'un de ses élèves « Namens Mike, einen jungen
Griechen von vieler Fähigkeit und grbBer Hoffnung v5. Or, tant Michel
Photinos que son fils Theodore signaient parfois Mike au lieu de Photinos6 .

Pendant les années 1794-1807 Theodore a été plusieurs fois juge
au département criminel (eremenalion ) de Bucarest 7. Après cette date
on ne retrouve plus son nom ni dans les listes des juges ni dans d'autres
documents 8.

La carrière de notre personnage dans l'administration de la Vala-
chie a été modeste, le seul titre qu'il ait porté étant celui de serclar 9.

Theodore Photinos a écrit peu ; A, part l'Histoire de la Daeie on ne
pent lui attribuer que deux épigrammes1°. Il parait que Theodore a con-
sacre tout son talent et tout son zèle intellectuel A, la redaction de cet ou-
vrage sur la Dacie qui est inacheven, mais qui, dans l'intention de son
auteur, était projeté au moins en deux volumes, car A, la fin du texte
affirme qu'il va continuer avec l'histoire des princes de la Valachie 12

On connait jusqu'à present trois manuscrits de l'Histoire de Theo-
dore deux sont conserves A, la Bibliothèque de l'Académie de Bucarest 13

5 V. Franz Jo. Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens, II, Vienne, 1782, p. 81.
6 V. Acte judiciare din Tara Romi neascei 1775-1781, Bucarest, 1973, p. 35 et suiv. ;

N. Camariano, Un avor necunoscut, p. 231.
7 V. N. Camariano, op. cit., p. 231.
8 Ibidem et n. 3.
9 lbidem.

Ibidern.
n V. la preface dédiée par Theodore au prince Constantin Hangerh, dans Pan. J. Zepos,

'0 b Xíou 0e6acopoq ahormk, p. 284; v. le meme texte dans le ms. gr. 2 (B.A.R.), mais
les mots za:rot. c'crcX-7) aiaccv y ont été rayés (f.05).

12 V. le ms gr. 972 (B.A.R.), f°87v.
13 n s'agit des manuscrits grecs n's 972 et 2.
Le manuscrit gr. 972, en date de 1795 a été décrit par N. Camariano dans Catalogul

manuscriselor grece§li, II, Bucarest, 1940, p. 71-72. V. des données supplémentaires sur le
contenu de ce manuscrit dans l'étude de N. Camariano, Un avor necunoscut, p. 232.

L'ouvrage y porte le titre : 'IoropEa Tç Acexíaq 81X(ocSOB)oc.xtaq, AloXaczßíaç xcd.
Tplzvocar3ccvío4 aUVTEOdaa nap& roisi eipx<ovroq>osp8<ci>p21 Ocoadipou ahoreivo-5 TO5 ix Moil 1795.

Le texte commence A la f.0 V sans 'are precede d'une preface comme dans les deux
autres manuscrits dont il sera question ci-apres.

Presque A chaque page on trouve des corrections ou des additions sur lesquelles v. N'.
Camariano, Un prettns istoric : Emanail Bdleanu, iRevista istoric6 romiinii a, vol. XVI, fase.
II, 1946, p. 149-150. II paraLt que c'est d'après ce manuscrit, qua a appartenu à Cesar Bolliac,
que Georges Baronzi a fait une traduction en roumam de l'Histoire de Theodore Photanos,
dont un fragment a été publié dans la revue « Trornpetta Carpaillor a, VII, 1869. V. N.
Camariano, Catalogul, p. 72.

Le manuscrit gr. 2 a été décrit par C. Litzica dans son Catalogul manuscriptelor gre-
cegi, Bucarest, 1909, p. 15-18. ll ne porte ni titre, ni date ou signature. Du fait que sur
deux pages de ce manuscrit on trouve la signature d'Ernmanuel BAleanu, Litzica a attribué
l'ouvrage sans hesitation A ce boyard. C'est A peine en 1946 que N. Camariano a corrige
cette fausse attribution en démontrant que le texte du ms gr. 2 n'est -qu'une autre version
de l'Histoire de Theodore Photinos. V. N. Camariano, Un pi elms istoric, p. 142-156. Le texte
débute par une preface reprodulte et traduite en roumain par Litzica dans le Catalogue men-
bonne, p. 15-18. L'ouvrage présente quelques differences de structure par rapport a la ver-
sion offerte par le ms gr. 972 sur lesquelles v. N. Camariano, Un prelins istoric, p. 149-150.
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tandis que le troisième se trouve dans la collection personnelle du prof.
Pan. J. Zepos, à Athènes 14.

Ces manuscrits présentent quelques différences de rédaction qui
notre avis, réclament un examen attentif afin d'établir s'il s'agit de ver-
sions succesives dues A, Théodore méme ou à d'autres intellectuels de
l'épo que.

Nous préparons maintenant à l'Institut des études sud-est euro-
péennes de Bucarest, avec notre collègue Tudor Teoteoi, Pédition de
l'Histoire de l'ancienne Dacie par Denys Photinos. A cette occasion nous
avons été obligés d'examiner à fond l'Histoire de Théodore car elle a été
inise à profit par Denys sans la moindre gêne.

Personne n'a mis jusqu'à présent en doute Poriginalité de l'Histoire
de Théodore, texte rédigé, ainsi que son auteur l'affirme, à partir des
sources qu'il a parcourues lui-méme 15.

En effet, les renvois marginaux du texte ainsi que les notes infrapa-
ginales suggèrent an lecteur que Théodore a mis à contribution un grand
nombre des sources historiques anciennes, grecques et latines, ainsi que
de noin.breux ouvrages d'érudition signés par Lazius, Szamoszközy »,
Chac6n, Fabretti, Marsigli, Koleseri, Fridvalsky, Seivert, Carra, Griselini,
Neumann, etc. Ce riche apparat critique est en même temps la preuve que
Théodore était un bon connaisseur non seulement du g,rec ancien, mais
aussi du latin, de l'allemand et du français. Mais c'est justement cette
érudition par laquelle le texte surpassait tout ce qu'on avait écrit jus-
qu'alors en Valachie en inatière d'histoire,qui a éveillé nos soup çons, car elle
était en contraste avec le peu de renseignements que les documents nous
ont conservés tant sur l'ouvrage que sur son auteur. Or, A, l'époque
Théodore a vécu, il était impossible qu'une telle érudition fiat passée pres-
que inaperçue parmi ses contemporains.

Ainsi l'Histoire de Théodore Photinos soulève dès le début la déli-
cate question de savoir si c'est un ouvrage original. Son auteur aurait-il
emprunté sans prévenir aucunement ses lecteurs, le texte d'un autre ou-
vrage qui circulait à l'époque? Un tel emprunt n'avait alors rien de sur-
prenant : un quart de siècle après, Denys Photinos agira de male avec
le texte de Théodore, en l'utilisant parfois mot pour mot dans sa proprp
Histoire de la Dacie

La réponse à notre qu.estion supposait ea premier lieu une confronta-
tion du texte avec les sources eitées pa l'auteur dans les renvois margi-
naux ou clans les notes. Cette confrontation nous a montré d'une part,

14 v. une brive description de ce manuscrit chez Pan. J. Zepos, '0 ix Xtou 0s68o)poç
lionetvòç p. 282.

L'ouvrage y porte le titre : lamp tot Aomtctç (sic!) auXXox(idcrce ix TroXXcliv auyypacpiow
nocXxCiáv -cc xocì vsoiv nccpat Toi3 Ozoackpou elorret.voii TOT5 ix. Xtou.

Il a une préface dont le texte est presque le mime que celui du ms gr. 2, mais cette
fois-ci elle porte la signature de Théodore Photeinos et une dédicace adressée au ptince de
la Valachie Constantin Hangerli (1797-1799). V. le texte chez Pan. J. Zepos, '0 ex XEou
Qz6Scopog Clorreivòç p. 283-284.

15 V. ci-dessus n. 14, le titre que l'ouvrage porte dans le ms qui appartient à Pan. J.
Zepgs ; v. aussi la préface du mime manuscrit chez Pan. J. Zepos, op. cit., à la note précé-
deo,te, p. 2,83-284.

16 V. N. Camarlano, Un (woe necunoscut, p. 232-236.
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que les renvois étaient exacts et d'autre part, que Theodore n'avait
jamais copié les ouvrages dont il avait fait usage.

Cependant, la preuve que l'Histoire de Theodore n'est pas un ou-
vrage original nous a été apportée par un passage qui se retrouve tel
quel, dans l'Istoria pentru inceputul romdnilor în Duchia (Histoire de
l'origine des Roumains en Dacie ), Pceuvre bien connue de Pierre Maior.

De quoi s'agit-il?
pans l'Histoire de Theodore le chapitre consacre aux villes daces

et romaines de Dacie débute par l'affirmation qu'après Parrivée des co-
lons romains, les Daces et les Romains se sont mélanges en donnant nais-
sance à un nouveau peuple. L'auteur cite en guise d'argument les inscrip-
tions latines qui contiennent des noms propres corrompus tels que
Nandonis, Andrada, Blivianus, Bricena, Bedarus 17.

Le texte est presque le mème chez Maior mais il contient en plus
Vindication pour nous extrémement précieuse qu'il est extrait de
la Commentatio de expeditionibus Traiani ad Danubium de J. Chr. Enge118.
Comme il était impossible que Theodore ait emprunté le texte de Maior,
car Pouvrage de celui-ci a paru A, peine en 1812, la seule explication de
cette ressemblance était l'utilisation par les deux auteurs de la méme
source, a, savoir Pouvrage mentionné du savant viennois.

En compara:at le texte de Theodore à celui d'Engel nous avons eu
la supuse de découvrir que toute la partie de l'Histoire de Theodore
Photino qui s'étend chronologiquement entre les premières mentions des
Gètes dans les sources historiques et Pabandon de la Dacie au temps de
l'empereur Aurélien n'est qu'une traduction légèrement remaniée de 11
Commentatio de expeditionibus Traiani ad Danubium et origine Valacho-
TUM.

Engel a écrit cet ouvrage à l'occasion d'un concours auquel la So-
ciete Royale des Sciences de Göttingen avait assigné le theme : « Res
Traiani Imperatoris ad Danubium gestas, partim ex geographicis et his-
toricis scriptoribus, partim ex monumentibus antiquis illustrandas »19.
Cette Commentatio lui a valu le prix de ladite Societe et Engel l'a publiée
en 1794 a, Vienne 20.

Vu que le plus ancien manuscrit de l'Histoire de Théodore porte la
date 1795, c'est avec une remarquable promptitude que celui-ci a pris
connaissance de cet ouvrage. Pourtant nous n'avons pas trouvé de traces
de la diffusion de cette Commentatio d'Engel en Valachie avant 1811. Le
31 décembre 1810,1e chancelier Nicolas Roumiantzov écrivait une lettre

Ignace, le métropolite de Valachie, en lui demandant entre autres, quelle
était « la meilleure histoire de la Moldavie et de la Valachie dans quelcon-

17 V. le ms gr. 972, f.'s 39°--40r : 'NG= 8 cbtot.xto:t. ecrr.oxopcs0E."Co-cet 62.co
(x,.4mIxoi5 poccuacf.ou irc?,-i)ecoaccv 7V Aocv.i.av xcd. cul 1XOVTEÇ dc?3?,ot.q ot ctauo xo:i
gxceticcv gym xwpicr.-6v yevc,q, xccee.,4 yceEve7at. d:Tcò gxcv7rx &capcpit
óvey.ccrce v60cc ()Toy cRoc, va.v86v7A, CcvSpecacc, nMpt.ccv6q, ppcxiivccq, ccç, ?c,c-.-tvtc-71. ato,

, nandonis, andrada, blivianus, bricena, bedarus.
19 V. P. Maior, Istoria pentru inceputul romeindor in Dachia, Buda, 1812, p. 15.
19 V. J. Chr. Engel, Commentatio de expeditiontbus Traiani ad Danubizim el origine i7a-

lachorum, Vidobonae, 1794, p. 41.
20 Engel, qui était né en 1770, avait alors à peine 24 ans ; pourtant cette Commentat io

était le quatrième ouvrage qu'il publiait A cette date. V. des données sur la vie et l'ceuvre
scientific:pie d'Engel dans Allgemeine Deutsche Biographie, VI, Leipzig 1877, p. 115,117.
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que langue qu'elle se trouve »21. Ignace lui répondait le i.er mars 1811:
« Quant aux ouvrages qui ont rapport A, ces Provinces, on m'a fait 1'6-
loge de deux entre autres : le premier est en allemand sous le titre de His-
toire de la Moldavie et de la Valaehie par Christian Engel et le second est
du même auteur et en latin sous le titre Expeditio Traiani ad Danubi-
um » 22.

A cette date Engel était mcmbre de la Société littéraire gréco-daci-
que de Bucarest 23.

La matière de la Commentatio d'Engel Est partage en six parties,
mais le sujet est en effet traité dans les parties trois, quail e et cinq ; d: ES'
la première partie Engel a inséré une lefties, qui lui ayait été enyoyée
son ancien professeur d'archéologie de PIJniversité de GOttingen, Christian
Heyne; dans la seconde, quelques précisions sur la structure de son ou-
vrage ; enfin, dans la sixième, une discussion autour de Porigin.e et du
nom des Valaques.

Engel n'a pas respecté strictement les indications de la Société de
Sciences de C4-Ottingen. Avant d'examiner les campagnes de Trajan sur
le Danube il a repris l'histoire des Gètes et des Daces dès les temps les
plus reculés pour la poursuivre ensuite jusqu'A, l'abandon de la Dacie par
l'Empire romain au temps de Pempereur Aurélien 24. L'ouyrage est de-
venu de la sorte une brève histoire de la Dacie jusqu'A, la fin du TIP si-
ècle de notre ère. C'est pourquoi Théodore l'a choisi comme source princi-
pale de Pouvrage qu'il désirait écrire.

Chaque partie de la Commentatio d'Engel est précedée par une cri-
tique de la bibliographie du sujet. Au cours de l'exposé, toutes les sources
utilisées par l'auteur sont mentionnées dans des notes infrapaginales. Les
questions controversées font l'objet des commentaires (scholia ) intro-
duits dans le texte à plusieurs endroits25.

Toutefois, Engel ne s'est pas contenté de racontcr sculcment l'his-
toire politique de la Dacie. A Paide des donnécs fournics par les sources
littéraires, les monuments antiques, les inscriptions ou les monnaies, il a
consacré des paragraphes spéciaux au costume des Daces, ux villes de
la Dacie, A, son organisation administrative et militaire apies la conquelte
de Trajan, aux nouvelles croyances qui y furent introduites à la suite de
la colonisation romaine. Il a ajouté une description de la coloni_e Trajane
et du pont que Trajan a fait construire sur le Danube 26.

En écriyant cet opuscule, Engel s'adressait aux sayants de son
temps ; Pérudition et l'esprit critique dont il faisait preuye, montrent
qu'il était leur égal.

Certes, les intentions de Théodore ont été beaucoup plus modetes.
Il s'adressait en premier lieu au public roumain, moins au courant Ces
controverses savantes, mais curieux de connaitre ses ancetres, les Gètcs

21 V. Em. Protopsaltis, 'AXX.IXoypacpíct, 7roXynxek cyr,tiathvaTcc
nepi Athènes, 1961, p. 40.

22 V. Em. Protopsalts, op. cit., p. 42.
23 V. N. Camanano,, Sur l'activité de la e Soczéle lilléjatie greco-daczque de Ducal est

(1810-1812 ), RESEE, 1968, n° 1, p. 41 et 54.
24 V. J. Chr. Engel, op. ca., p. 42.
25 Pour tous ces détails v. Pédition citée ci-dessus, n. 19, p 44 et suiv.
26 V. J. Chr. Engel, op. cit., p. 193 et suiv.
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et les Daees. Les chroniques &rites jusqu'alors en Valachie et en Mol-
davie étaient parcimonieuses avec les renseignements sur l'histoire de la
Dacie avant la conquéte romaine. A l'aide de la Commentatio d'Engel,
Theodore a comblé cette lacune, mais, pour que son texte soit digne du
titre de l'Histoire de la Daeie, il a continué l'exposé jusqu'à ran 1204. Il
reste à établir dans quelle mesure cette partie de l'ouvrage appartient
Theodore lui-méme.

Theodore Photinos n'a pas traduit le texte d'Engel purement et
simplement. Il a retenu de l'original surtout le reeit historique ; par con-
sequent il a écarté ou abrégé les paragraphes ou les scolies qui conte-
naient des digressions trop savantes.Parfois il a déplacé quelques paragra-
phes ou scolies ou bien il a renvoyé des scolies dans les notes en bas de
page Par ces amputations ou changements de structure le texte d'En-
gel gagne en cohérence, mais il devient en méme temps difficile à recon-
mitre.

La mise en page est différente chez les deux auteurs. Dans l'opus-
cule d'Engel chaque paragraphe porte un titre, les indications de chro-
nologie sont intégrées dans le texte, tandis que les sources sont men-
tionnées clans les notes infrapaginales. Dans les manuscrits de Théodore
les paragraphes ne portent qu'ua chiffre, les renvois chronologiques sont
mis en marge gauche de la page, taidis que les chiffres pour les notes in-
frapaginales ainsi que les renvois aux sources ont été rang& dans deux
colonues en marge droite du texte 28.

Bien que Th-R,dore ait modifié plus d'une fois la structure de la
Conmentatio d'Engel, on doit pourtant remarquer l'acribie avec laquelle
il a respecte les renvois aux sources de l'original, car ils devaient convaincre
les lecteurs que l'ouvrage était bien documente et &lit dans un esprit
scientifiqu,e.

Wine dans les parties qu'il a conservées, Théodore n'a pas traduit
fidèlement le texte d'Engel mais il y a apporté quelques changements.

Un seul exemple suffira pour illustrer les rapports entre les deux
ouvrages. (Pour l'Histoire de Théodore le texte suit le ms gr. 972 de la
Bibliothèque de l'Académie de Bucarest, le plus ancien en date. Nous
n.'avons reproduit que le texte de base, sans indiquer dans l'apparat cri-
tique les corrections ultérieures à sa redaction.)

27 Nous n'avons pas l'intention de dresser ici une liste complete des changements que
Theodore a apporté au texte d'Engel, mais seulement de les illustrer par quelques exemples.

Ce sont les paragraphes et les scolies du premier chapitre de la troisieme partie de l'ou-
vrage d'Engel qui ont été le plus remaniés. Il s'agit du chapitre relatif A l'origine, aux mceurs
et aux croyances des G-. .tes, V. J. Chr. Engel, op. cit., p. 44-90 et le ms gr. 972, Os 4r-6r.
Theodore a aussi beaucoup écourté la discussion autour de l'emplacement et les vraies di-
mensions du pont de Trajan. V. J. Ciar. Engel, op. cit., p. 205-225 et ms gr. 972, Os 29"
32r. Gette discussion gut dans l'ouvrage d'Engel occupe une section spéciale, a été repla-
cee par Theodore aprs la premiere guerre de Trajan. Parmi les scones éliminées par Theo-
dore on peut mentionner celles relatives A Lysimach et à Cotyso. V. J. Chr. Engel, op. cit.,
p. 101-102 et 129-130. Pour les scolies transformées en notes v. J ohr. Engél, op. cit.,
13. 104 et ms gr. 972, f.°1or. 11.4 etc.

2S Cf. ci-dessous, p. 153-154.
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JO. CHRISTIANI ENGEL, Commentatio de expeditionibus Traiani ad
Danubium et origine Valachorum, Vindobonae, 1794.

p. 177 §3

Alterum bellum adversos Pacos.

Paulo post nuntiatum est iterum, multa DECEBALIDI contra
foedus facere, arma comparare, transfugas recipere, arces instaurare,
finitimas nationes per legatos sollicitare, atque iis, qui prius ipsi fuerant
adversati, damna inferre, iamque Iazyg,-um regionis partem non nullam
occupavisse, quia Iazyges Romanis erant foederati. Decrevit itacine Im-
perator, bellum hoc, ut antea, in persona, non per duces conficere, u) et

-Hadrianum quoque consobrinum legioni Minerviae praefectum, x) neo
p.178 non Lusium Quietum Maurum, prae // clara hoc altero Dacico bello faci-

nora editurum, secum duxit.
Cum Traianus rursus ad littus Danubii principio anni 857 venisset,

occurrerunt ei Iazyges aliaeque gentes vicinae, a Deeebalo bello pressae,
expansis cum manibus excipientes, y) et deficientes etiam a DECEBALO
Daci. Transeundus iterum fuit Danubiiis ponte scaphis iniecto, ant navi-
bus ; ast animadvertit protidus Imperatdr, hbstes in oppositam Istri
ripam copias traducere, ut Romanos a tergo aggrederentur, pontem lig-
neum et naves cremarent, sicque recessuin Rbmanornm impedirent. z)
IVIetuebat quoque, ne nantibid frigore conglaciato, Romani qui tians
flumen essent, impune a hostibus vciarentur, quandoquidem ex Mysia
auxilia eisdem transinitti non possent. Matait autem bellum hoc secu-

p. 179 rius, quam celerius gerere, ac // de bente iapideo struendo cogitavit.
Tantam itaque exercitUs Partem in Daeieurn fluvii littus transire iussit,
quanta sufficeret ad defenderidnin locuni, ubi Pons aedificandus erat ;
hunc in finem ad areendes htitticurii imPetus, castella cum turribus et
fossis celeri opere structa sunt.

a) Appollodoro Damageeno peritissiino architecto cura faciundi
pontis demandata est ; ipse Vaiarius iii Mysia durante opere substitit,
ibique, cum et antea semper facílis esSet accessu, tum vero id temporis
propter belli necessitates Cupienti euiris adeundi et colloquendi potes-
tatem fecit. Eius enim erat intlolis, ut propter rei militaris studium ce-
tera non negligeret, 8ed multis in lobis et saepe ius pro tribunali diceret.
b) Ocenpabatur porro ih suseipiendis Dacoium transfugis, in legationibus

p.180 Iazygam e) //audi'endis, deniqUe in reliqUis btlll aut Pacis consiliis agitan-
dis, eommeatibus et tyrdfilbus e 10SiA et Thracia colligendis.

u) SVIDAS in voce it/43pEov.
SPARTIANCS in vita 1-ladriani.
Sect. LXVII.
TZETZES Chil. II. 24. hace habet : Roinar.cs transmisit navibus in Dacos ; alia au-

tem pars eorum erant in ripa a regione ; quapropter facit pontcm ad aggressum.
Sect. 4.XX.
ZONÀBAS ed. Venet. I. 442. inter script. Byzant. FI,IN. Paneg. c. 56.
lazygum vera imago exPreskh Viliethr s'ect. LXXV. pontem rnìraìtiuii. Braceas

habent infra genu porrectas, corpts suPtius nJuth, excepta laxa eIamyde,Ver iibulam adhae-
rente. PiIeuS alit's, apull SlaVoS in litingaria 'degentes hucdum usitatus, vnlgó Csak6. Femil
narum pectoralia variis cincturiS et lighminibiis tlistinguuntur.

4 c. 1128
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9 THRODORE PHOTINGS ET J. CHR. ENGEL 155

Il est A, remarquer que Théodore a modifié un peu les premières et
les dernières lign.es du texte d'Engel, qu'il a ajouté une note à l'original
et qu'il n'a retenu que l'essentiel de la note sur le costume des Iazyges.

Pourtant Théodore n'est pas un simple traducteur qui s'est attri-
bué l'ouvrage d'autrui. Bien qu'il n.e Mt pas capable lui-même d'écrire
une Histoire d'une érudition égale à celle d'Engel, Théodore avait au
moins des lectures d'histoire. C'est la conclusion qui s'impose après l'exa-
men des passages qu'il a ajoutés à l'original. C'est le cas d'un grand nom-
bre des notes destinées à fournir à un public moins avisé des informations
supplémentaires sur les pays, les villes on les peuples mentionnés dans
le texte. Parfois il reproduit dans ces notes le texte des sources dont
Engel fait seulement mention, ce qui prouve qu'il a vérifié, en partie, la
bibliographie de son modèle 29.

Théodore a aussi complété la Commentatio d'Engel par des passages
des chroniques roumaines ou des livres qui circulaient à l'époque dans les
Pays roumains.

Il connaissait certain.ement la version interpolée de l'ouvrage de
Miron Costin. Sur l'origine des Moldaves car sur les traces de cet auteur,
il parle de l'expédition de Trajan jusqu'au bords du Don et reproduit
cette occasion, le texte de l'inscription latine trouvée à Galatzi en 1693,
sous le règne de Constantin Duca 30. Toujours l'ouvrage de Miron Costin
lui a fourni l'information sur le vallum de Trajan que Miron avait
lui-même près de Kiev 31. Enfin, la scolie sur la ressemblance du costume
des Daces et des Romain,s provient de la méme source 32

D'autres pages de l'Histoire de Théodore témoignent qu'il avait
lu le manuscrit de l'Histoire de la Valaehie 33 aujourd'hui attribuée au
« ban » Michel Cantacuzène 34 ainsi que l'Histoire de la Moldavie et de la
Valaeh,ie de Jean-Louis Carra. Il a emprunté à l'ouvrage de Cantacuzène
des détails concernant la division administrative de la Dacie au temps de
Trajan 35 ; le second est mentionné settlement pour corriger la date du
règne de Dromichaitès proposée par Carra 36

On pourrait dire que parfois Théodore a rivalisé mérne avec l'éru-
dition d'Engel. La liste des villes daces et romaines dressée par lui est,
par exemple, plus complète que celle de son modèle 37. Pour quelques-
unes de ces villes nous avons établi que Théodore a cherché ses informa-
tions dans la Géographie aneienne et nouvelle de Mélétios d'Athènes 38;
la soarc3 pour les autres reste A, identifier. De même, au nombre des in-
scriptions mentionnées par Engel, Théodore ajoute le texte «une inscrip-

" Cf. ms gr. 972, f.°12r, n.a et Os 18"--19r et J. Chr. Engel, op. cit., p. 105 et 125,
3° Cf. ms gr. 972, f.° 35r' et Miron Costin, Opere, (éd. par P. P. Panaitescu), Bucarest.

1958, P. 415.
31 Cf. ms gr. 972, f.° 36r-v et Miron Costin, op. cit., p. 261-263 et 415.
32 Cf. ms gr. 972, f.° 48' et Miron Costin, op. cit., p. 270. Cf. aussi N. Costin, Opere, I

(éd. par A. Stoide et I. Lazarescu), Jassy, 1976. p. 55-56.
33 L'ouvrage a été publié à peine en 1806, à Vienne. V. ci-dessous, n. 35
34 V. pourtant ci-dessous, p. 159, n. 63.
3° Cf. ms gr. 972, f.°, 37r et qatopia '7-7)q BXcx.y.f.cv;, Vienne, 1806, p. 16.
" Cf. ms gr. 972, f.° 10r, n.a et J.-L. Carra, Histotre de la Moldavie et de la Valachie,

Neuchatel, 1781, p. 1-2, la note infrapaginale.
37 Cf. ms gr. 972, f.°° 40r-47" et J. Chr. Engel, op. cd., p. 232-246.
3° V. Mélétios d'Athènes, recoypacptoc nocXcaec xoci. vice, Venise, 1728, p. 229.
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156 EMANUELA PORESCU-MIHUT 10

tion latine trouvée àSistov et ensuite apportée à Ziranicea, qu'il traduit
aussi en grec 39.

Tbutes ces interventions de Théotlore dans le texte d'Engel nous
donnent la mesure de ses connaissances en matièté d'histoire. Elles sont
plutôt

modestes'
mais, faut le reconnaitre, Eat été difficile méme

pun historien éxétimenté dé compléter la bibliogtaPhie d'un ouvrage ac-
cueilli avec éloges par une illustre Société de Scienceg, tel que la Com-
mentatio d'Engel. C'est seulement l'étude attentive de la seconde partie
de cette Histoire, celle qui n'est pas due a, Engel, mil Perinettra une con-
clusion définitive sur le niveau de la culture de Théodore Phdtinbs.

Il y encore une remarque 'a faire sur les passages que Théodore
a ajoutés ail texte d'Engel : à notre avis ils ne sont pas totijours destités

mettre en évidence la culture de Pauteur, mais elles wit une signification
pits profonde.

Ainsi dès les premières pages Théodore nous assure que les Getes
ont eu de bonn.e heure un Etat et des chefs quoiqu'on n.'en trouve pas la
mentibh chez les historiens anciens 40. Cotyso est caractérisé comme un
rdi bravo et digne d'éloges ear, avec vaillance et intelligence il a résisté
ait dé§ii démesuré des Romains de sdumettre les autres peuples 41.

demandéle texté de Pierre le Patrice, Théodore raconte que Décébale a demandé
en. défision à l'empereur Domitien de lui Payer en guise de tribut, deux
obole§ Pbur dique Rofnain 42 A la fin de la seconde guerre avec Trajan,
se i'endant compte Wit était impbssible de sauver son royaume,,Décébale
a choisi le suicide pour éiritei la deshonnenr de la Captivité, tandis que les
sroldat romains ont été récdmpensés pour leur victoire sur un peuple
guerrier qui s'était fait craindre par l'Empire romain 43. Au témps de
Pernpereur Gallien, Théodore fmentionné la révolte des Daces allies avec

boils contre les Romains ddiat ils avaient supporté la domination pen-
dant 160 ans 44. Enfin après Pabandon de la bakie par l'EMpire romain,
Théodore affirme que 'lés Dacô-Romains n'ont pas quitté le pays 'et sont
revenus à leur ancienne organisation d'Etat, en creant ocv yellovetocv
au-rovop.ov 45.

Toutes ces additions semblent insignifiantes ad lectetir Moderne,
rad,i§ elles étaient, satis doute, très apprécié'es Par les eont'eiiiPordin
tiThodore. Si l'au.teur tenait ainsi à rappeler qué l'es ahatres des Rou-
mains avaieht eu de bonne he-tire leur propfe Etat et 'qu'ils avaient fipre-
ment défendn leür liberté et leur autónomie, C'est que les Roumains qui,
loitque Théodore rédigeait son otivrage, essayalént jtistemént de reliren-
dre leur ancieune autonomie à l'égard de la Porte ottomane, avaient be-
öin telle image de leurs ancètres. Lé sens politi'que d'es Mentions

de la Dacie dans les docuinents de l'éPoque mériterait un examen appro-
fondi que Mils allorts entréprendre

Cf. Iris gr. 972, f.° 45r. Pourtant, parait que tliéodore n'.était pas trop vcrsé en ma-
tière d'épigraphie, car tiaduit à cette occasion la syntagme dus marubus par g60c-co xzecri.

4° V. ms gr. 972, f.os ,5v 6 r.

42 V. MS gr, 972gr. 9.7,42 V. MS f.os 22v_23r.
43 V. ms gr. 972, f.° 34v
44 V. MS gr. 9/2, f.° bor.
45 V. MS gr. 972, f.° 63r.
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11 THEODOFtE PHOTINOS ET J. CHR. ENGEL 157

Cette version du texte d'Engel donnée par Theodore, qui semblait
première vue presque une ttadtiction en grec de l'original latin, n'est

pourtant pas dépourvue de Witte originalité, car Photinos ne reprend
pas toujours les idées de son modèle.

Dans cette partie de l'Histoire de la Dacie notre interet a été retenu
par les °Pinions de l'auteur sur le sort des Daces après la conquete ro-
maine, ainsi que sur la situation de la population romanisée A, la suite de
Pabandon de la Dacie par PEmpire.

En ce qui concerne la première question, Theodore a reconnu que
les rapports serrés des Daces avec les colons remains avaient donne
naissance a un peuple nouveau 46.

Aussi moderno qu'elle paraisse, cette conception de la svmbiose
daco-romaine était déjà celle d'Enge147. Elle n'était d'ailleurs paTs ineon-
nue en Valachie, car elle tessort de Pceuvre du « stolnic Constantin
Cantactizène des la fin Cl.n. XVII e sièble 48. L'Histoire du. « Stolnic » avait
trouvé des lecteurs à Pepeque oft Thebdore rédigeait son buvrage 49 et
il n'est peut-être pas une illusiOn de penser cnie Phcititios a adopte dans
ce cas l'idée d'Engel pace qu'elle coincidait avee belle des Valaques sur
leur própre histoire.

11 n'est pas silt que Theodore ait lu l'Histoire du « Stolnic » ear elle
ne figure pas parmi les so-aces de soh texte, thais il a pu connaitte les
idées de son précurseur à travers le résumé en grec introduit datis l'His-
toire attribuée au « ban » Michel Cantacuzène 50, ouvrage qu'il a certaine-
ment employe pour rédiger son propre texte 5'. 11 est Aussi evident que les
Roumains de son temps étaient capables d'infernier Photinos suf ce sujet.

Ce qui achève de prouver que Theodore n'a retenu du texte d'Ett-
gel que les idées qui s'accordaient aux opinions des Roumains sut l'his-
toite de leur pays, c'est que Pabandon de la Dade est interptété d'une
manière différente dans les deux textes.

On sait ce qu'Engel croyait sur ce point. Dans la Commentatio de
expeditfonibus Traiani dit à deux reptises : dans le paragraphe con-
sacre à l'empereur Aurélien et dans l'Appendix stir l'origine et le Ilona des
Valaques.

Datas le premier de ces passages, Engel affirme qu.'erl 271 tie.,
quand l'Illyrie et la Mésie étaient déjh dévastees par lés Goths, désegPerant
de maintenir la DAcie song IA domination romaine Autélien A pHs la deci-
sion d'en retirer son atmée et les provinciales et de les établit en Mésie 52.
En fait, Engel teprend lés tetmes mémes de g histotiens de Pantititité
Eutrope, Vopisbus, Ritfus que d'ailletirs il cite dang utie Mite 53.

Dans l'Appendix, la discussion à ce propos est phis detainee :
la logique de l'histoire, ni les soUteés antiques he Perhietteht d'apres

46 V. ci-dessus, p. 150, n. 17.
47 V. J. Chr. Engel, op. cit., p. 228-229. V. ci-dessus, p. 150.
48 V. Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Territ Romdnesti, (ed. par M. Grégorian),

dans Cronicari munteni, I, Bucarest, 1961,, p. 55.
49 V. Catalina Velescu, Cosmewraphzes el historiograplue (sous presse).
50 V. `Iatoopía. Xaztocg, P. 3-4.
51 V. ci-dessus, p. 155.
52 V. J. Chr. ngel, op. cit., I). 275.
23 Ibidem, n.s.
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158 EMANUELA POPESCU-MIEIUT 12

Engel de considérer les Valaques les descendants des Romains colonisés
par Trajan. en Dacie, car il serait impossible qu'après la retraite de Par-
mée, la population de la province ait préféré d'y rester en dépit du danger
des Barbares ou que l'empereur Aurélien l'ait aban.donnhe, quand il n'é-
tait plus capable de la défendre. Mine si l'on accepte que quelques milli-
ers de Daco-Romains soient restés sur place, ils auraient été forcément
engloutis dans la masse des Barbares, de sorte qu'ils ne pouvaient pas
conserver leur romanité. C'est pourquoi Engel est tenté de voir dans les
Valaques das descendants des prisonniers, au nombre de dix ou douze
mine, qui, après la conquéle d'Andrinople, furent transférés sur la rive
crauche du Danube 54.

Les opinions de Theodore Photinos sur Pabandon de la Dacie par
Aurélien s'écartent résolument de son modèle.

Voici ce qu'on trouve dans son texte quand il s'agit de Vann& 270
D.6. : e0 Ap?cvò eçTó ZEpp.r.ov, 6rcoi.1 &yev1507), clvlyopear) poccrask.
f3X6TCOVTOCq (!)Tc 'IÀ?upc xaToc-cpixe-roct, incò cSv yenecov xcci. MucrEoc pr)1.1.d.)01
ir7eccú-cr.7)v, ems-km(4.01 &Cc Tip) Acczíco, 1..t.'64ov 67co5 3j-rovei'xruzilq Eg Tok
Tro?Alouq. 60ev &-rpcfcf3)gEvC -ci¡g 64cc -ra ècop.ocxxec cr-rpoc-rz.4..oc-roc xca Tip)

eiç Tok Lo-corcíouq' xcei. ócsol.) 1.1.ET'CC61705 &peps -c6crov -cc7w ecnoL-
kov.oct.u3v 6crov xrxi. 6xaccx6v, xocToSxlcrev elq Mucríocv, óvolAcrag cdp

Accxtocv s-yp<ccs-;1> 6Evo.) xoci x&-rw Mucríav, xcceklic; icr-ropz1;
Bopt,axk (sic !)55.

Aurélien a été élu empereur à Sirmium où il était né. Vu que l'Illyrie
était envahie et la 111ésie dévastée par les Goths, il perdit Pespoir de main.-
tenir la Dacie, bien qu'il ait été fortune A, la guerre. C'est pour cette rai-
son qu'il a retire de la Dacie toutes les armées romaines, laissant la pro-
vince aux autochtones. Les colons romain.s et les Daces qui l'ont suivi,
furent établis par lui-même en Mésie, qu'il nomma la Mésie romaine,
c'est-à-dire la Mésie Supérieure et Inférieure. C'est ce que raconte Voviskos
(sic !).]

Le renvoi qui indique comme source de ce passage le texte de
Flavius Vopiscus le nom de l'historien est orthographié « Voviskos »
dans le ms gr. 972 est surprenant car Vopiscus est considéré d'habi-
tude comme l'une des sources antiques dont le témoignage s'oppose le plus
nettement A, la continuité de la population romanisée en Dacie 56.

C'est done évident que Théodore a traduit librement le texte de
Vopiscus. La preuve l'a fait internationnellement, c'est que le méme
texte se retrouve dans le MS gr. 2, oil, pourtant, les renvois marginaux
aux sources ont été complétés par les mulls d'Eutrope, de Sextus Rufus
et de Lactance 57.

La seconde remarque qui s'impose est que cette interpretation du
texte de Vopiscus n.'est pas nouvelle. Plus d'un siècle avant Théodore
Photinos, Laurentius Toppeltinus Pavait proposée dan.s son ouvrage

54 Ibidem, p. 281-288.
55 V. MS gr. 972, V. 61r-v. V. le texte de Flavius Vopiscus dans Ponies historiae daco-ro-

manae, II (sous la réd. de H. Mihiescu, Gh. Stefan, R. Hincu, VI. Iliescu, V. Popescu), Buca-
rest, 1970, p. 108.

56 V. une discussion autour de ces sources chez VI. Iliescu, Pàrásirecx Daciei in lumina
izooarelor literare, o Studii si cercetIri de istoric veche tome 22, 1971, n° 3, p. 425-442.

67 V. MS gr. 2 (B.N.R.), f.° 50e.
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13 THE ODORE PROM-NOG ET T. CHE. ENGEL 159

Origines et oeeasus Transylvanorum, paru A, Lyon en 1667. Dans la syntag-
me du texte de Vopiscus sublato exereitu et provincialibus celui-ci avait
supprimé la conjonction et, de sorte que le sens du passage devenait :
retirant l'armée, Aurélien abandonna la Daeie aux provineiaux 58

Il n.'est pas possible de savoir si Theodore avait lu Toppeltinus
qui d'ailleurs avait été imprimé de n.ouveau en 1762 car il ne le cite
qu'une seule fois, en /natant du texte de Miron Costin. Sur l'origine des
Moldaves 59. Cependant, il n'est pas exclu que Theodore ait connu certai-
nes idees de Toppeltinus par Pintermédiaire d'un autre ouvrage de l'épo-
que ou même à la suite de ses contacts directs avec des intellectuels de
Transylvanie.

Les relations des lettrés de Valachie et de Moldavie avec les intellec-
tuels saxons ou hongrois sont devenues plus assidues au cours de la se-
conde moitié da XVIII e siècle. Les questions d'histoire occupent une
place importante dan.s leur correspondance. A titre d'exemple on peut
citer : la correspondance da Constantin Maurocordato avec Johann Fils-
tich sur quelques problèmes de l'histoire ancienne de la Moldavie 60; la
dcmande adressée par le nr3r11.3 prince au jésuite hongrois Charles Peterfy
d'écrire une histoire de la Moldavie ; les contacts directs du « serdar »
Georges Saul, lui-même auteur d'une histoire de la Valachie aujourd'hui
pe,rdue, avec les erudits Martin Felmer et Daniel Cornidès 62. D'ailleurs,

cette époque, la lecture des livres parus à l'étranger n'était plus limitée
au cer3le de, la cour des princes phanariotes ou aux membres de quelque
société savante. Le prof. Al. Elian a affirmé récemment que l'Histoire de
la Valaohie attribuée au « ban » Michel Cantacuzène ne serait pas l'oeuvre
de calui-ci, mais de, d33 pro3Ins d- catte famine, lequel aurait utilise
sans disce,rnem.ant les précieuses archives des frères Pirvu et Michel
Cantacuzène 63. Ce personnage n'était pas un veritable historien puisqu'il
prenait Anne Comaèn.e pour un homme 64 tandis que sous sa plume le
nom de ToppAtinus devient Gop entes 63. Pourtant l'auteur de cette His-
toire a recueilli certaines de ses informations dans des livres venus de
l'étran.g,3r. L'oivrag3 débute avec quatre résumés qui traitent de questi-
ons de l'histoire ancienne de la Valachie : le premier est extrait de P His-
toire du « stolnic » Constantin. Cantacuzène 66, le second d'un ouvrage de

58 V. L. Toppeltinus, Origines et occasus Transylvanorun-t, Lugduni, 1667, p. 52-53; V.
aussi A. Armbruster, La romanité des Rournains. Histoire d'une idée, Bucarest, 1977, p. 180
181, n. 91.

5g V. ms gr. 972, f.° 48"; v. ci-dessus, p. 155, n. 32.
V. A. Armbruster, Historiographische Beziehungen zwischen der Moldau und Kron-

stadt zur Zeit des Fursten Constantin Maurocordatos (1742-1743), RESEE, XIII, 1975, it° 1,
p. 51-75, no 2, p. 209-229.

61 V. A. Veress, Istoricul marele serdar Gheorghe Saul (1743-1785 ), AAR, Mém. sect.
lit., IIIe série, tome IV, mém. 5, 1929, p. 83-87 et 95-99.

62 V. A. Veress, op. cit., p. 88-91; A. Cioranescu, Le serdar Gheorghe Saul et sa polé-
migue avec J.-L. Carra (1779), o Acta historica *, tome V, Munich, 1966, p. 42.

63 V. Fontes historiae. daco-rornanae, III (sous la réd. de Al. Elian et N.-$. Tanasoca),
Bucarest, 1975, p. XV.

64 Ibidem.
IcsTopEcc -rijç BXocxEag, p. 5.

66 Ibidem, p. 2-6.
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67 Ibidem, p. 6 8.
68 I bzdem, p. 8-15.
69 Ibidem, p. 15-16.

V. A. Armbruster, Dacoromano-Saxonica, Bucarest, 1980, p. 139 et n. 164.
72 V. Denys Photinos, la-rop Tijq 7sciÀcct Acottag, I, Vienne, 1818, p. 158-11.
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Martin Schmeizel 157, le troisième de PErdbesolireibung de A. Fr. Bilsching°8
et le quatrième d'une chronologie de la Transylvanie écrite en allemand 69.
Nous penehons à l'identifier A, la chronologie publiée en 1756 dans un ca-
lendrier de Brasov et réimprimée plusieurs fois après 1772, qui a été si-
gnalée par A. Armbruster 70

Il est done possible que Théodore ait connu la traduction donnée
par Toppeltinus au texte de Vopiscus à travers l'un de ces ouvrages con-
temporains. Ce qui est néanmoins remarquable c'est que Théodore affirme
sans ambages la permanance de la population romanisée sur le territoire
de la Dacie.

La préoccupation des intellectuels qui écrivaient au XVIII e siècle
ou au début du XIX' siècle l'histoire de la Dacie était de démontrer ce
fait en dépit des souxces anciennes qui contestaient la continuité. Par
exemple, lorsque, au début du XIXe siècle l'Histoire de Théodore est de-
venue le premier volume de l'ouvrage de Denys Photinos, ce dernier a
complètement ehangé le paragraphe sur l'abandon de la Dacie par l'Em-
pire romain. Le texte est plus ample, plus explicite, mais Pidée reste la
méme : les Daco-Romains ont continué à vivre en Dacie, méme après le
départ de Parmée romaine 71.

Nous admettons volontiers que nous n'avons fait jusqu'à présent
que toucher à quelqties questions soulevées par la comparaison entre
l'Histoire de Théodore Photinos et la Commentatio de expeditionibus
Traiani de Johann Christian Engel. Ensuite? Il y a encore beaucoup
ajouter. Pour 'Instant on doit retenir que Théodore Photinos, faute du
mérite d'avoir écrit un livre original, a du moins celui d'avoir choisi
pour guide l'un des plus savants historiens de son temps, l'un de ces pion-
niers dans le domaine de Férudition qui ont formé l'illustre école de Gröt-
tingen. Sans se limiter 'a traduire le texte d'Engel, Photinos y a ajout6
des informations puisées aux chroniques roumaines et y a introduit des
idées qui circulaient dans les milieux lettrés de Valachie vers la fin du
XVIIIe siècle, ce qui suffit pour assUrer à Pauteur auquel ces pages sont
consaerées, 11DO place, modeste, il est vrai, dans la tradition historiogra-
phique du Sud-Est européen et dans l'ancienne culture roumaine.
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L'ÉPOQUE DE CORAY ET LE THLiTRE

NOTIONS D'IDROLOGIE ET D'ESTHRTIQUE
DANS LE DISCOURS DRAMATIQUE AU TEMPS DES LUMIÉRES EN GRÈCE :

PREMIÈRE APPROCHE*

ANNA TABAK I
(Athénes)

« Et des fois il va à l'opéra, des fois chez sa maitresse »
C'est de Coray qu'il s'agit. La plume est de Stamatis Petrou. 1773.

Amsterdam. Le futur commergant Diamantis Coray parait charmé de
toutes les curiosités qu'offre à ses habitants cette ville prospère, tolérante
et libérale de l'Occident. Un défi qui porte sur plusieurs niveaux : la soif
d'apprendre, de conn.aitre trouve un terrain propice en ce carrefour des
idées 2. Par ailleurs, la vie sociale d'Amsterdam est une invitation cons-
tante au bien-être et au plaisir. Ainsi que le constate si justement Philippe
Ilion dans son analyse exhaustive, les lettres du simple apprenti qu'était
alors Stamatis Petrou ébau.chent le conflit entre deux conceptions du
monde diamétralement opposées. A travers la perplexité craintive et l'in-
dignation quelque peu malveillante, sans doute, de l'apprenti, l'on voit
projetés comme à travers une lentille gTossissante les « égarements », la
« derive » morale de Coray. Le conflit apparait ainsi, net et flagrant,
entre la morale et la mentalité traditionnelles d'une part, telles que re-
produites par la communauté fermée des résidants grecs d'Amsterdam
et, de l'autre, le nouveau modèle social qui s'annonce : celui des Lumi-
ères. Dans le chef de l'apprenti expression de cette morale conserva-
trice, statique deux mondes s'opposent : celui de la foi chrétienne, de
l'abstinence et du respect des canons de l'Eglise soit, par extension,

* Cette approche visant à cerner le processus de pénétration du discours théâtral européen
dans le champ culturel néohellénique, étant principalement axée autour de Ad. Coray (1748
1833), est une version revue de notre communication ayant comme titre `11 &rrox ro
Kopoc7) xce ró.9.6x7po" qui paraltra dans les Ades du Colloque Kopail; xxE Kto;" (Chios,
11-15 mai 1983). Quant au titre, notre choix pourrait acquérir un double sens ; II s'agirait
tout d'abord d'un « jeu i de périodisation indirecte de l'impact de la vision dramaturgique euro-
péenne en Gréce dans sa fonction essentiellement livresque au début, puis, beaucoup plus tard
scénique. Mais surtout, c'est grâce au didactisme moralisant des Lumières grecques, et sous
l'encouragement direct et maintenu de Coray que le théare néohellénique, trempé daps la
culture dramatique européenne, allait ètrc accompli.

1 Lettre de Stamatis Petrou (Amsterdam) à Stathis Thomas (Smyrne), datée du 4 mars
1773. V. Stamatis Petrou, Leí/res d'Amsterdam (en grec), éd. supervisée par Ph. Iliou, Athènes
1976, p. 24.

C. Th. Lkimaras, Histoire de la Latéralure Néoliellenique (eu ,grec), Atbènes 1975, p. 194.

Bev. tudes Sud- st Europ., XXII, 2, p. 161-176, Rucargst, 1985
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le mode de vie traditionnel et celui de l'amour, du libertinage, du di-
vertissement et surtout du théâtre :

« A voir la vie qu'il mène aujourd'hui, j'en arrive à eroire qu'il veut
coup sûr se convertir au calvinisme. Car non seulement il mange de la

viande pen.dant le caréme, mais faisant fi de sa conscience, il ne fait méme
pas abstinence les mereredis et vendredis. Je présume qu'il ne va A, l'é-
glise que pour le qu'en dira-t-on. Le samedi soir, plutôt que de venir
l'église, il va A, l'opéra ; le soir du Grand Canon et la veille des Rameaux,
le voilà qui délaisse la procession pour se rendre à l'opéra' » 3.

L'on ressent très nettement dans ces quelques lignes la méfiance
de Stamatis Petrou envers un mode de divertissement jusqu'alors inconnu
pour lui. Comme s'il y avait risque que tout ce qui n'est pas conforme
la morale traditionnelle conduise à l'hétérodoxie et done à la decadence.

Cette rnéfiance à regard du theatre en tant qu'acte et subs&
quernment en tant que manifestation et fonction sociale de l'individu-
spectateur ouvre une perspective intéressante dans laquelle nous
pourrions profiler notre gate d'indices quant A, la question de savoir
conament et dans quelle mesure le théâtre européen qui constitue
alors un facteur de base de toute vie sociale en Occident a pu s'in-
troduire et s'intégrer dans la société neohellénique à l'époque des Lumi-
ères. Tout au moins pourrions-nous élaborer dans cette optique certaines
hypothèse,s quant A, la resistance opposée par la société grecque tradition-
naliste A, ce genre nouveau qui requérait, avant tout, une conception
nouvelle aussi de la vie. Car ainsi que le souligne C. Th. Dimaras, le thé-
fare, en tant qu'acte et fonction, n'est au.tre que « l'expression d'une
société dans laquelle l'isolement de l'inclividu ou de la cellule familiale
n'apparait pas exclusif » 4.

Nous retiendrons encore du témoigna,ge de Stamatis Petrou Vint&
ret manifesté par Coray pour l'opéra. Néanmoins, Amsterdam ne fut
pour lui qu'un.e experience éphémère, une première approche de cette nou-
velle conception de vie. Sans doute le long séjour ultérieur de Coray
homme mar désormais A, Paris pourra-t-il nous guider plus silrement
dans notre quête. Les écrits de l'éminent homme de lettres contiennent
en effet bon nombre de references et notamment des remarques théori-
ques sur l'enseignement du theatre classique. Toutefois la formation
esthétique de Coray, ayant puisé autant dans le rationalisme rigoureux
des Lurnières que dans la source directe de la littkature antique, ne pour-
rait que désapprouver, au plan tinorique au moins, tout ce qui consti-
tuait le nceud, le propre sens et le charme du romantisme 5. Mais dans
quelle mesure participe-t-il lui-mkne A, la vie thatrale de Paris ? Com-
ment eonoit-il les changements profonds qui s'opèrent dans ce domaine
A, la fin du XVIII' siècle, début du XIX'? Parmi les données trop rares
que nous fournit à cet égard sa Correspondance, nous avons glané quel-
ques indications probantes à notre sens, au vu desquelles nous croyons

3 Lettres d'Amsterdam, lettre datée du 22 avril 1773, p. 31.
4 C. Th. Dimaras, Les Lumilfes Néolullémqucs (en grec), Athènes 1977, p. 71.
5 Voir A titre indicatif uniquement les commentaires gull fait au sujet des theses de

Schlegel afferant Euripide et, plus généralement, les theories allemandes et francaises
concernant les classiques grecs; Ad. Coray, Correspondance (en grec), Ile vol., OMED, Athènes
1966, p. 429. V. aussi, C. Th. Dimaras, Le Romantisme Grec (en grec), Athenes 1982, p. 147.
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pouvoir présumer que Coray était un habitué de la Comedie Fran ga ¡se'
sans conclure pour autant à l'exclusivité du repertoire elassique, ainsi que
lui-même d'ailleurs le laisse entendre 7.

Les quelques données auxquelles nous nous référons ei-dessus ont
surtout pour but de suciter et de cerner la question suivante : Quel est
le bagage théktral qu'emportaient en Grèce les hommes de lettres des
Lumières? Mais aussi : Quels types de choix se sont-ils aver& néces-
mires dans ce domaine?

Dans l'Europe du XVIIIe siécle, les « rapports sociaux » ont acquis
une importance, une valeur primordial2s. Et a travers ce piisme, le the-
ktre est devenu, de fait, une « passion.» commune. A present, eependant,
le théâtre classique tragédie ou comédie est en perte de vitesse et
l'accueil qu'on y fait de moins en moins chaleureux 8. Ainsi que l'écrit
Pierre Chaunu, le thatre est alors considéré comme un moyen par excel-
lence de « divertissement » ou d'« edification ». A cette époque, l'opéra
et, plus tard, le melodrame s'attirent les faveurs du public, et livrent
d'ailleurs, dans leurs bons moments, quelques échantillons caracteristi-
ques de l'esprit des Lumières (Goldoni, Metastasio) 9.

Les Lumières frangaises et les encyclopédistes se penchent sérieu-
sement sur le théâtre et ne manqueront pas d'ailleurs, au nom de la mo-
rale, d'exercer une critique severe à regard dés elassiques du XVIIe
cle. Nul n'ignore par exemple la controverse et les divergences que sus-
cite Particle « Genève » de l'oEncyclopédie ». Voltaire pour sa part emit
des tragedies à, contenu philosophique, didactique et moralisateur ; son
théâtre est tenu pour un thektre d'idées 1°. Quant à Diderot, il introduit
un nouveau genre, le « drame bourgeois », dont il se fait aussi l'apolo-
giste-théoricien '1. Ce nouveau genre dramatique projette les valetas
morales d'une classe bourgeoise alors en plein essor qui, de par sa puis-
sance économique et sociale eroissante, tend à fagonner on à influencer
tout au moins le style théâtral de l'époque. Les ceuvres de Diderot

6 Nous citons deux extraits : le premier issu de la lettre de Coray A Al. Vassiliou, datée
du 15.5.1810 : « Je le recois souvent [il s'agit de Vamvas] A diner et apices un frugal repas,
m'accompagne parfois A quelque tragédie racinienne au Théâtre Francais ». Le second, issu
d'une lettre de Coray A Vassiliou également, datée du 26 décembre de la rnéme année : « Deux
fois par mois, je l'invite [-=Vamvas] à diner ewe mol et nous nous rcndcns ensuite le plus
souvent au theatre ». V. Ad. Coray, Correspondance, v. III, Athenes 1979, pp. 26 et 85.

7 A l'occasion de la traduction de Tartuffe, Coray lui-méme rcconnait, dons une lettre
A C. Kokkinakis, que l'intéret porté aux classiques tend A faiblir : « Bien que beaucoup plus
nouveau qu'Aristophane, Moliere commence, lui aussi â vieillir, au point que ses compatri-
otes ne l'entendent plus, exception faite de ceux qui ont bénéficié d'une education libres; cf.,
op. cit., p. 501.

8 En France, par exemple, Corneille, Racine, Moliere méme sont laissés pour compte;
les representations de leurs oeuvres à la Comedic Francaise diminuent sensiblement, surtout
partir du milieu du siecle. V. Daniel Mornet, La pensée française au XVIIIe siècle, Paris 1929,
p. 10 et plus récemment Pierre Larthomas, Le thedire en France au XVIlle siècle, Paris 1980,
p. 12. Aussi, en ce qui conceme Niolière, v. Adrienne D. Hytier, a Diderot et Moliere s, in Dide-
rot Studies, VIII, (1966), p. 78.

Pierre Chaunu, La civilisation de l'Europe des Lumièi es, Paris 1971 pp. 397 sq. Sur
le triomphe de l'opéra », v. Paul Hazard, La crise de la conscience européenne (1680-1715),
II, Paris 1934, pp. 203-8.

10 Robert Niklaus, s La Propagande philosophique au théâtre au siècle des Lumières
in Studies on Voltaire and the 18th Century, XXVI (1963), 1237.

11 Dans Le Fils naturel, accompagné des Entretiens avec Dorval sur le Fils naturel, 1757.
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exaltent la Vertu, enseignent la morale sociale et les devoirs primordiaux
du citoyen 12.

Vers la fin du XVIII' siècle, le mélodrame, produit de la période
révolutionnaire, connait un grand succès. Genre dramatique éminem-
ment souple, le mélodrame ne se soumet pas aux règles austères du clas-
sicisme. L'élément moralisateur, l'aspect émotionnel y prevalent, con-
jointement avec le caractère grandiose et fantasmagorique du spectacle.
Autant de facteurs susceptibles d'attirer un public de plus en plus large
du point de vue de sa composition sociale, qui se prepare de la sorte
applau.dir aux innovations du romantisme. Car de fait, les premières
décennies du XIXe siècle sont fortement marquees par le combat que
livre ce nouveau courant, tant sur le plan du theatre que des autres do-
maines de l'art. Sous l'impact de l'histoire elle-méme, telle que l'écrivi-
rent les guerres de la Revolution Française, puis celles de Napoleon, mais
aussi sous l'influence de la dramaturgie allemande (Schiller, Lessing,
Goethe) et du roman anglais, le théâtre européen en cette première IA-
riode du romantisme est domine par la thematique de la tragedie histo-
rique 13.

Au m'ème titre que le mélodrame, le drame romantique échappe
lui aussi aux règles classiques de l'art dramatique. Cependant, le respect
des 'unites' de la tragedie classique et la foi en Tuniversalité du beau'
ont encore de nombreux adeptes. Et c'est dans ce champ que le combat
s'engage... 14. L'un des plus vigoureux partisans de la tendance classici-
saute est Laharpe, dont Pceuvre critique est regroupée dans les huit volu-
mes du Lye& ou Cours de Littérature (1797-1805). Très largement dif-
fuse, cet ouvrage influencera considérablement la conception de l'esthe-
tique au début du XIX° siècle "5. Cet element revét un intérét particulier
en ce sens que les Lumières grecques le connaissent et s'y réfèrent abon-
damment. C'est ainsi que Coray recommande à Iakôvos Rôtas et à Al.
Vassiliou de consulter le Lycée, manuel « extrêmement utile », sous re-
serve toutefois d'« en retenir l'essentiel et d'en négliger les nombreux pas-
sages superflus et anti-philosophiques, car le pauvre Laharpe est devenu
Capucin dans son vieil âge » 16. Ce commentaire de Coray réfère au virage
idéologique du critique français qui, après avoir été partisan des Lumières,
s'est « converti » au conservatisme. Nous verrons plus loin que Constantin
Oikonomos avait une bonne conn.aissance de Laharpe et notamment de
ses remarques sur le thatre classique frangais. C'est à l'Imuvre theorique
de T_Jaharpe, de Blair et de Batteux recourt pour rédiger ses « Gram-
matika » '7. On retrouve au.ssi le nom du critique dans les revues philolo-
gigues d'avant la Revolution ( Mélissa, Loghios Hermis et autres). Mais
on influ.ence ne s'arrète pas là. C'est aiusi, par exemple, que pour son

12 Roger Lewinter, a L'exaltation de la vertu dans le théâtre de Diderot a, in Diderot
Studies, p. 128.

13 Michel Lioure, Le drame de Diderot à lonesco, Paris, 1973, pp. 49-59.
14 Pierre Martino, L'époque romantique en France, Paris, s.d., pp. I.26 sci.
15 Ibident, pp. 126-127. V. aussi, P. Brunel, D. Madélenat, J.-M. GIiksohn, D. Gouty,

Z,.ci critique littéraire, Páris I.977, p. 35.
16 Ad. Coray, Correspondance, pp. 254, 260.

iConstilAtin gikonomos, Grauunalika .. (en grec), v. I, Vienne, 1t317, p. 14.
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Philoctète, N. Piccolos 18 s'inspirera d'une adaptation de cette ceuvre de
Sophocle par Laharpe.

Tels sont, pour la période examinee, les elements qui composent
l'infrastructure théâtrale qui puisse s'avérer la plus accessible à l'infor-
mation d'une partie tout au moins des hommes de lettres grecs de l'épo-
que et notamment ceux d'entre enx qui ont suivi le mouvement des Lu-
mières. C'est clans ce contexte idéologique et esthétique de l'éducation
dramatique que les Lumières grecques ont puisé leur matériau, en étroite
dépenclance également par rapport à la réceptivité de la société néohel-
lénique et aux priorités socio-idéologiques de l'époque.

Lorsqu'on se Mere aux débuts du théâtre néohelléniqu.e, il ne faut
pas oublier qu'à l'exception de l'Eptanèse et de certaines initiatives iso-
lees dans de grands centres urbains, tels Constantinople on Smyrne on.
Pori signale qu.elques representations théâtrales organisées occasionnelle-
ment dans des residences consulaires ou chez des particuliers 19 et, beau-
coup plus tard, vers la fin du XVIII' siècle, dans les Principautés Rou-
maines ", la dimension théAtrale proprement dite, la representation scéni-
que était chose inconnue en Grèce jusqu'à la veille de la Revolution.

Le théâtre est importé de l'occident au cours du XVIIIe siècle en
tant que « lecture », en tant qu'un genre nouveau faisant partie, dirions-
nous, de la litterature « mondaine » qui correspond aux curiosités et aux
exigences d'un public nouveau, éclairé. L'apprache est lente : Pon se
bornera tout d'abord à se passer de mains en mains l'édition originale
d'ouvrages prises de dramaturges classiques dans les milieux phanario-
tes qui se targuent de connaitre des langues étrangères, l'italien et le fran-
ais en particulier. Pour dormer un exemple, dès 1720, Scarlatos Mavro-

cordatos, fils probablement de Nicolas, fait mention parmi tant d'au-
tres lectures, de la littérature européenne de Corneille, de J.-B. Rous-
seau et de Molière 21. L'étape suivante sera marquee par la mise en ciren-

18 V. Dim. Spathis, o Le `Philoctète' de Sophocle adapté par N. Piccolo o (en grec), in
Ho Eranistis, 15 (1979), pp. 281 sq.

18 Par exemple, Antome Galland fait mention d'une série de représentations en fran-
cais (oeuvres de Molière pour la plupart) dans une salle spécialement aménagée à cet effet du
Consulat de France, en janvier-février 1673, A Constantinople. V. Journal d'Antoine Galland
pendant son séjour ei Constantinople, II, Paris, 1881, pp. 5-36. On se réfère également (mais
ceci évoque un autre climat) à l'existence d'un thatre propagandiste-confessionnel, crée
l'initiative des Jésuites de Constantinople, et qui fonctionne de 1630 A 1E40. V. Georges
Valétas, Les débuts du thétltre néohellénique, (en grec) Athènes, 1953, ja'. Pour ce qui est de
Smyrne au XVII e s., nous avons le témoignage de Laurent d'Arvieux faisant état de repré-
sentations de Nicoméde de Corneille dans la demeure d'un négociant anglais, ainsi que de
spectacles italierts et francais organisés au Consulat de France, vers les années 1657. V. Mé-
moires du Chevalier d'Arvieux, Paris 1735, pp. 123-127. V. aussi Chr. Solomonidis, Le thédtre

Singrne (1657-1922), (en grec), Athènes, 1954, p. 33, on il mentionne des représentations
publiques vers 1775.

28 N. Iorga rapporte l'information que donne Sulzer, selon laquelle des comédies italien-
nes ont été présentées en 1784 à la cour du prince Michel Soutsos. V. N. Iorga, Istoria litera-
lurii Romtine In secolul al XVIII-lea, II, Bucarest, 1901, p. 27.

21 V. Cornelia Papacostea-Danielopolu, « Manuscrits italo-grecs de la Bibliothèque de
l'Académie de la République Socialiste de Roumartie », in Ho Eranistis, 11 (1977), pp. 125 sq.
Je tiens à renouveler ici mes remerciements A Mme Cornelia Papacostea-Danielopolu pour
l'amabilité qu'elle a eue d'attirer mon attention sur le contenu du manuscrit en question.
De son cáté, N. Iorga mentionne une édition des CEuvres de Molière, datant de 1722, gull a
rencontrée dans une bibliothèque de Bucarest ou de Jassy ; cf. N. larga, Etudes Roumaines,
II, Paris, 1924, p. 23.
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lation d'un certain nombre de traductions d'oeuvres théâtrales, le plus
souvent anonymes et généralement manuscrites. L'anonymat est d'ail-
leurs un phénomène courant en cette époque de bouleversements idéolo-
gigues où tout élément novateur se heurte à1 la résistance de Pidéologie
conservatrice dominante. D. est très fréquent que les traductions manus-
crites tardent à étre éditées ; nombre d'entre elles ne l'ont méme jamais
été et leur diffusion est assurée suivant les règles et les mécanismes qui
régissent alors toute la production « novatrice » manuscrite, c'est-à-dire
qu.'elles sont lues et recopiées au sein d'un cercle restreint d'intéressés,
poux les besoins exclusifs d'un public bien déterminé L'on pourrait
s'expliquer de plusieurs manières que tant d'ouvrages soient demeurés
in.édits : soit que le traducteux hésite à sortir de Panon.yinat ou, même
s'il ne s'en départ pas, qu.'il ne souhaite pas aborder le grand public et
son conservatisme; soit que le traducteur considère son effort comme un
exercice intellectuel avant tout, étant peu soucieux dès lors de l'édition;
soit encore qu'il craigne un échec ou, enfin, que le 'marché' susceptible
d'absorber Pédition soit déjà saturé ou considéré comme tel, suite à la
diffusion systématique du manuscrit dans les milieux restreints des pha-
nariotes qui étaient d'ailleurs les seuls quasiment à avoir développé un
certain intérét, une certaine réceptivité à l'égard de ce nouveau genre
littéraire 22.

Dans cette tradition écrite que nous venons de décrire brièvement
s'inscrivent notamment les premières versions gxecques de Molière : en
1741, sur ordre du prince Constantin Mavrocordato, un important tra-
vail de traduction est entrepris, lequel visait probablement à l'adapta-
tion en grec de Pceuvre tout entière du grand classique français. Quel-
ques échantillons de la manière phanariote ont ainsi pu nous parvenir,
telles la version gTecque de l'Etourdi, par exemple, de Sganarelle ou le
coeu imaginaire 23, et celle (ultérieure?) de l'Ecole des maris, contenue
dans un mélange datant de la fin du XVIII siècle 24. Les thèmes majeurs
qui se dégagent de l'intrigue boufonne sont les relations entre horn-
mes et femmes, Pamour, le mariage. Dans l'Ecole des marls en particulier,
Molière ouvre un débat social bien hardi pour l'époque, celui de la condi-
tion féminine 25, puisqu'il met en cause la morale familiale traditionnelle
de la 'contrainte', à laquelle il oppose la valeur de Péducation 'morale'
de la femme et la nécessité qu'elle puisse développer son libre arbitre.
Autant de questions qui pourquoi pa-s? semblent aussi préoccuper
et émouvoir ces mémes milieux qui s'appliquent aux poésies d'amour et

22 Les problèmes de la production théâtrale manuscrite ont été exposés de maniére claire
et exhaustive par Dim. Spathis, a Tomyris, reine de Schythie », Une traduction thatrale du
XVIII e siècle, in Ho Eranistis, 11(1977), pp. 238-239.

23 Repris dans les codex 8242 et 8243 du British Museum ; voir Marcel Richard, Inven-
taire des manuscrits grecs du British Museum, Paris 1952, p. 10; également, Sp. Lambros, Neos
Ellénomnémon (en grec) XV (1921), p. 294. Un e description récente a été faite par Loukia
Droulia, Moliére traduit en grec 1741 (Présentation de deux manuscrits) i in Symposium
L'Epoque Phanariote, Thessaloniki, 1974, 413-418.

"Il s'agit du codex no 1030 de la Bibliothèque de l'Académie Rouniaine. V. Nestor
Camariano, Catalogul manuscriselor grecoli, Bucarest 1940, pp. 160-162.

25 René Jasinski, Molière, Paris, 1969, p. 77.
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A, la composition de recueils (v.tol.tocyaq) 26. On se rappellera qu'à peu près
cette méme époqu.e, Rhigas qui a vécu dans ce même milieu formule
lui au.ssi le besoin d'une 'autre' conception sociale et morale de l'amour
et du mariage en traduisant les nouvelles du vulgarisateur frangais des
idées des Lumières, Restif de la Bretonne 27.

Ressortant à cette méme tradition manuscrite, Goldoni se réclame
d'une méme démarche thématique. Le codex de la Bibliothèque Royale
de Bruxelles qui content dix de ses comédies traduites en grec, est exha-
ustif à cet égard; les indications que fournissent ces textes ainsi que quel-
ques critères internes permettent de les situer dans le contexte de la tra-
dition manuscrite phanariote de la fin du XVIII° siècle 28.

Dans ce méme contexte et dès 1758, on retrouve aussi Metastasio,
dont Anastasios Sougdouris traduit La reconnaissance de amiramis 29.
Il semble que cette version grecque ait circulé de mains en mains dans les
Principautés 39, ainsi qu'il en fut de plusieurs autres tradu.ctions de cet
auteur, comme par exemple des ceuvres reprises dans le codex d'Iliaskos,
datant des années 1780-1785 31 ou du manuscrit de l'Olympiade traduit
par Rhigas 32.

Cependant, si l'intérét porté à la traduction d'ceuvres dramatiques
occidentales se manifeste surtout vers les années 1750 exception faite
de l'édition, en 1745, de l'Aminte de Tasso qu'il faut plutôt situer dans
le climat eptanésien, et de l'édition latente de Zénobie (cca 1753-1755)
ce n'est que plusieurs années plus tard, en 1779, que fera son apparition
la première publication notoire dans ce domaine, A, savoir une édition
en deux volumes de six tragédies de Metastasio. La courbe aseendante
qui s'ébauche de la sorte tout A, la fin du siècle correspond done A, la fois
hune activité accrue dans le domaine de l'édition et A, l'essor des Lumières

26 L'existence dans certains mélanges du XVIIIe s. de traductions d'wuvres théatrales
cone d'ceuvres originales et de poésies, semble confirmer cette remarque. Le codex Iliaskou

est caractéristique à cet égard : une premiere description en a été faite par Pan. Moullas, o Tra-
ductions et textes originaux du XVIII', siècle. Description d'un codex* (en gre9), in Ho
Eranistis, 3 (1965), pp. 215-217 et, plus récemment par Dim. Spathis, op. cit. Voir aussi
le contenu du ms no 50 du Musée Bénaki. Dim Spa.this, o Traductions inconnues de Metas-
tasio et poésies originales. Un manuscrit de 1785 s (en grec) in Ho Erantstis, 16 (1980), PP.
239 284.

27 V. la 'preface' de Pan. Pistas dans l'Ecole des Amants délicats de Rhigas, Athenes
1971, surtout les pp va' vB'.

28 II s'agit de o La moglie saggia *, o II padre di famiglia ), o I' cavaliere di buon gusto o,
o II vero amico s, a La locandiera *, o La figlia obbediente s, o La dama prudente *, Il prodigo o,
0 La vedova scaltra s et 4 La buona moglie voir Valerie Daniel, Une traduction inédite de
Goldoni. La question du Prodigo, Paris 1928, pp. 1-22. Voir également Dim. Spathis, o Les
traductions d'ceuvres théâtrales au XVIIIe siècle o (en grec) in Bulletin de la Société de Civilisa-
tion el d'Education Niohellénique, Athenes, 1978, pp. 54-55.

29 Constantin Litzica, Catalogul manuscriptelor grecesti, Bucarest 1909, p. 528, ms 807,
où est mentionné : e La reconnaissance de Semiramis. Drame de Pietro Metastasio (...) traduit
de l'italien (...) par Anastasios Sougdouris de Jannina, vers 1785 s.

" Concernant la diffusion des traductions manuscrites dans les Principautés, v. Aria dna
Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de lassy et leurs professeurs, Thessa-
loniki, 1974, p. 338.

1'1 V. supra, note (26).
32 V. Léandros I. Vranoussis, o Rhigas et le théâtre. La traduction de 1"Olympiade'

de Metastasio s, (en grec), Thédtre, 5 (1962), Athenes, pp. 26-28. Comparez a Nestor Cama-
nano, o Quelques precisions au sujet de la traduction du drame L'Olympiade de Metastasio,
faite par Rhigas Velestinlis a, RESEE, III (1965), 291-296.
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grecques 33, dont la Préface' de l'ouvrage susdit, publié en 1779, pré-
cise d'ailleurs les concepts majeurs, faisant l'éloge de la curiosité qui in-
cite à la connaissance de la science, au progrès et A, la civilisation :

« L'Homme est naturellement enclin A, la curiosité, cherchant sans
cesse à découvrir ce qui est caché, aimant à investiguer tout ce qu'il ne
connalt pas ; s'il n'était doué de cette curiosité, il ne pourrait vouloir
s'enquérir de la nature des étres, ni chercher à comprendre les forces na-
turelles et leurs effets, ni s'intéresser à la science, ni appréhender les nom-
breuses expressions de l'art, ni ordonner chaque chose avec tant de disci-
pline et d'habileté et, par conséquent, il en serait encore réduit au chaos
de l'ignorance la plus crasse, du non- savoir et de la barbarie... » 34.

L'inspiration phanariote de ces propos est flagrante 35. Selon les
termes méme du traducteur anonyme, la présentation des tragédies est
censée constituer un enseignement moral et une exhortation A, la vertu.
Ce type d'insinuations très nettes que Pon retrouve d'ailleurs immanqua-
blement en avant-propos de toutes les éditions d'ceuvres dramatiques de
l'époque, semblent s'avérer indispensables pour justifier la démarche au-
dacieuse que représente l'introduction de ce nouvel élément thémati-
que, pour con.vaincre le lecteur conservateur de son bienfondé et prévenir
d'éventuelles accusations : « Ces tragédies ont l'avantage de référer à des
actes héroiques d'hommes renommés de naguère et, par ailleurs, tu [toi,
lecteur] en auras également bienfait si, des défauts éventuels qu'elles ré-
vèlent, tu tires quant à toi des enseignements profitables » 36.

Or, Penseignement moral et idéologique sera puissamment mis
en relief A, travers la thématique classique et les actes d'héroisme deux
éléments que les traducteurs de Metastasio recherchent avant tout dans
son ceuvre. De plus en plus, la conscience néohellénique qui s'éveille sem-
ble s'équilibrer autour du schéma : divertissement-enseignement-retour

l'héritage de l'antiquité classique 37.
En 1791, Polyzois Lambanitziotis entreprend d'imprimer à Vienne

des comédies de Goldoni dont la première, intitulée La vertu de Paméla
(Pamela Nubile), est commentée en ces termes : « Ce livre est petit quant

sa forme, mais grand quant A, son contenu, puisqu'il traite du triomphe
de la vertu » 38 Dans l'Avant-propos de Lambanitziotis, l'on relèvera par
ailleurs la distinction qu'il établit concernant la double fonction de Pcen-
vre thatrale, à la fois lecture et invitation à l'acte scénique. 11 trace aussi
un parallèle entre le théâtre grec antique et le thCatre contemporain dont
il souligne la valeur didactique. Il est en outre intéressant de constater
dans ce texte le souci apologétique de l'éditeur, qui eherche manifeste-

33 C. Th. Dimaras, La Grece au temps des lumieres, Geneve, 1969, pp. 46-47; mainte-
nant dans le volume Les Lumières Néohellénzgues, 251-252.

34 Tragedies de Pietro Metastasio, traduites de l'italien en notre langue vulgaire, Torne
ler, 1779 ( ), III.

35 C.-Th. Dimaras, Histoire..., p. 144.
36 Tragedies.. , op. cil., p. 25.
37 V. L. I. Vranoussis, op. ed., p. 25.
38 La Vertu de Pamela. Comédie de M. Carlo Goldoni. Traduite de l'italien en notre lan-

gue simple, première édition aux frais et sous la supervision de Polyzois Lambanitziotis, de
Jannina ( .)Vienne, Autriche, 1791; Voir l'» Avis aux lecteurs », f 31'. (Nous rappelons que
Pamela Nubile, de Goldoni, est une adaptation théâtrale du roman connu de Richardson Pa-
mela).

www.dacoromanica.ro



5 C. 1128

9 L'ÉPOQUE DE CORAY ET IE THtATR,E 169

naent à opposer des arguments de morale, de discipline et d'enseignement
du bien aux objections vraisemblables que formuleront d'aucuns quant aux
libertinages et à l'érotisme inhérents au genre comique. On en déduira
volontiers que la comédie et, plus précisément la comédie dite 'bourgeoise'
a besoin de puissants arguments pour se faire admettre par un public
plus large en cette Grèce de la fin du. XVIII e siècle 39.

Le theatre de Goldoni connut un suceès indubitable en tant que
'lecture', portant au public néohellénique les messages bourgeois de son
époque. Il s'avère toutefois que la méfiance envers le g,enre dramatique
et comique en partieulier est profondément enraeinée, de même que les
reactions qu'y opposent les milieux eonservateurs. En 1812, Mitio Sakel-
lariou, qui jouit d'un milieu particulièrement réceptif et informe, entre-
prend de traduire- de l'italien quelques comedies de Goldoni. Elle refer°
de son projet dans une lettre à son père, le reverend Harissios Megdanis,
homme de lettres et erudit de renom, qui lui reponcl aussitôt : « Je ne le
bMmerai pas d'avoir traduit une comédie qui en plus est parfaitement
morale, car je ne suis pas de ceux qui, au nom de leurs préjugés, préten-
dent que les comedies sont contraires anx bonnes mceurs et les dénigrent
absolument »40. De son côté, dans sa 'Preface' à l'edition de 1818 (le livre fut
terminé en 1816 et était dédicacé aux «bienveillantes lectrices », c'est-à-dire

un public féminin par excellence), la traductriee precise tout d'abord
qu'elle a envisage ce travail avant tout comme un exercice linguistique,
pour en vanter aussitôt les -vertus (divertissement, incitation à l'étude,
enseignement moral); elle fait allusion aux reactions que risque de provo-
quer son ouvrage et se réclame de ses qualités hautunent didactiques
et moralisatrices 41.

Nous venons de voir que le milieu intellectuel de Mitio Sakellariou
était ouvert à ce .9-,enre d'intérêts. Nous pourrions à ce propos aborder un
autre aspect des preoccupations et dispositions dont se targuent les Lu-
mières grecques. Mitio est l'épouse de Georges Sakellarios, médecin éru-
dit de Kozani, l'une des figures intéressantes de l'époque. De par son
ceuvre poétique, son travail de traduction et son activité en general, il se
situe à la limite des tendances néoclassique et preromantique 42 Dans le
domaine de la creation littéraire, il nous livre un volume de poésies (Poèmes,
1817) qui reflètent une influence évidente de Young 43; pour le
reste, il développe dans le domaine du theatre une activité intense, en
particulier dans sa jeunesse, durant ses etudes A, Vienne, traduisant de
nombreuses eeuvres des repertoires frangais et allemand. D'après G.

39 La belle Valve penswe. Comédie de M. Carlo Goldoni. Traduite de l'italien en notre
langue simple, première édition, aux frais et sous la supervision de Polyzols Lambanitziotis
( . ), Vienne, Autriche, 1791 F5r : « Avis aux lecteurs ).

49 L'amour paternel ou L'esclave reconnaissante et la veuve rusée, comédies de M. Carlo
Goldoni, traduites de l'italien par Mitio Sakellariou Vienne, Autriche (...), 1818, V.

41 Op. cit., VIII : « la lecture des poèmes dramatiques non seulement fait Pagrément
des longues nuits d'hiver, (.. ) incite le lecteur à d'autres ètudes plus valables encore ( -)
et sert aussi d'enseignement moral (...). Bien que ceci soit effectivement le but des poèmes et
représentations théâtrales, je ne doute pas que d'aucuns, avant des préjugés quant A une pré-
tendue corruption des moeurs, cherchent A me nure (...) ».

42 C.-Th. Dimaras, Htstoire. ., p. 180.
43 Du mème, « Présomptions et essais du rornantisme grec ) et « Les Nuits de Young

en Grèce en 1817 » (en grec), in Le Romanizsme grec, pp. 15s. et 50-59.
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Zaviras, c'est à lui que l'on devrait les traductions d'Orphée et Eurydice 44,
de Téléma que et Calypso 45 et de Philotas de Lessing 48il nous introduit
ce faisant A, la dramaturgie allemande, encore que son choix ait porté
sur une ceuvre mineure. Il semble en outre que Georges Sakellarios fat
le premier à manifester quelqu'intérét pour Shakespeare et on lui attri-
bue la traduction de Rom& et Juliette (jamais retrouvée), vraisemblable-
ment faite au départ d'une adaptation frangaise ou allemande de l'ceuvre
shakespearienne 47. Cet intérét prématuré n'en revét pas moins grande
importance. Bien d'étonnant, par ailleurs, à ce recours à une version.
'intermédiaire' puisque, comme on l'a vu, l'apparoche de la littérature
anglaise a lieu, en un premier temps, A, travers la culture frangaise 48 Ce
phénomène n'est d'ailleurs pas une exclusivité de la société néohelléni-
que : il suffit de se rappeler que les Nuits de Young ont conquis l'Europe
dans l'adaptation qu'en fit l'homme de lettres frangais Le Tourneur
...Pour en revenir à Shakespeare, Pon concevra sans nul doute l'intérét
que revêtent ces premières démarches qui reflètent un élargissement du
champ de la recherche esthétique, témoign.ant en quelque sorte de certaines
différenciations, de cert aines dispositions plus ou moins conscientes,
de certaines exigences qui rejoignent l'esthétique néoclassique dont les
Lumières grecques se feront d'ailleurs l'expression., en particulier ici dans
le dornaine du théAtre. Mais nous reviendrons ultérieurement sur cette
question.

Ainsi done, dans une ambiance d'enthousiasme juvénile, d'opti-
misme et de conquête intelleetuelle, les Lumières g,recques enjambent
le seuil du siècle nouveau. La foi dans le gransvasement' de la connais-
sance, de progrès occidental commence à donner des résultats concrets.
C'est ainsi, par exemple, que Coray ne tardera pas à faire rapport devant
la « Soeiété des Ob3ervateurs de Moraine » sur les réalisations de ses
compatriotes dans leur lutte pour le progrès de l'éducation et de la civi-
lisation. Sur un plan différent, quoique parallèle, la conscience néohellé-
nique conmence à se convaincre de la valeur éducative du thékre. Tout
ce qui, peu d'années auparavant, était considéré comme 'accessoire', ob-
jet de `curic.sité', forcément lié à quelques individus ou groupuscules

semble désormais devoir s'intégrer dans l'aetivité d'ensemble com-
mune contemporain. Le caractère 'aventureux' que revé-
tait l'approche de ce nouveau genre littéraire n'est bientôt plus qu'un
souvenir, tandis que de nouveaux objectifs sont promus. Les hommes de

44 Orphée el Eurydice. Drame. Vienne. Par Markid. Pouliou, 1796.
45 Télémaque et Calypso. Mélodrame. Vienne. Par Markid-Poultou, 1796.
" Philotas. Tragéche héroique en un acte. Vienne. Par Markid-Pouliou. Editée en 1796-97.
47 V. G. Zaviras, Nea Hellas (en grec), Athènes, 1872, p. 242. Il y est mentionné que

Georges Sakellarios écrivit en 1789, a Vienne, Roméo et Juliette, o tragedie en 5 actes s. V.
aussi Dimaras, u Contacts de la littérature grecque moderne avec la htterature anglaise o,
op ed., p. 31.

44 C.-Th. Dimaras, op. cit., pp. 26s.
" Concernant la o reception o gm est faite en Grèce A la culture anglaise, nous signalons

A titre strictement inclicatif que la bibliotheque d'une homme de lettres qui vit A Paris au
cours des premières décennies du XIXe s., connu pour le vif intérét qu'il porte A la litté-
rature, Constantin Nicolopoulos, contient deux editions de Shakespeare en anglais (ed. de
1752 et 1815 respectivement), une edition en trois vol. de Milton en anglais, les Nuzts de Young
dans la fameuse traduction de Le Tourneur (1770), les ceuvres de Byron dans leur version fran-
c iise etc.
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lettres progressistes soutien.nent avec ferveur que le théâtre est une école
des mceurs et des consciences, qui doit étre placée au, service de la Nation°,
dont le relèvement moral et politique sera assure grâce aux idées et idé-
aux nobles que proclame la tragédie classiqu.e et historique. Les traduc-
tions, de méme que la produ.ction originale qui est alors particulièrement
encouragée, obéissent à cette meme logique. C'est ainsi que l'élément
héroique, les actes de bravo-are, le souvenir d'un passé glorieux im-
porte de raviver dans la mémoire des spectateurs, tiennent lieu d'exclusi-
vités dans les premières représentations thCatrales signalées à Bucarest,
à Jassy et à Odessa. Quant aux revues littéraires prérévolutionnaires, elles
soutiennent ma,nifestement la cause de la renaissance du théâtre, pré-
tant fréquemment leurs colonnes à des commentaires élogieux voire des
exhortations, des lettres et critiques enthou.siastes à l'occa,sion de repre-
sentations théAtrales ou autres activités et initiatives connexes (tel est
le cas notamment des revues Athéna, Kalliopi, bien entendu de Loghios
Hermis et de Philologhikos Tilegraphos). Dans cet effort commun visant
au réveil de la Nation par le biais notamment des enseignements directs
du discours thatral effort qui culminera, d'a,illeurs pen avant pie s'en-
gage la Lutte révolutionnaire les hommes de lettres participent acti-
vement, certes, mais aussi les enseignants, les lycéens 51, ainsi que les com-
mun.autés grecques de la diaspora. A Odessa, par exemple, en 1818, les
commeiTants grecs de la ville s'emploient à fon.der un thatre <i pour s'as-
surer le plaisir de spectacles quotidiens» 52 Qu.ant au repertoire, les pre-
férances vont au.x tragédies antiques (Sophocle, Euripide) 53, ainsi qu'à
des auteurs plus récents, tels Metastasio, Voltaire ou Alfieri, en particu-
lier à celles de leurs ceu.vres qui exaltent les sentiments anti-tyranniques

50 RappeloiNs la formule heureuse de Constantin Assopios : [le theatre] n'a d'autre
but que de corriger les mceurs et d'éduquer les peuples ; c'est l'école commune des hommes,
qui comble le manque des autres écoles », in Logias Hermis, 1817, p. 361. I. Zambélios recoit
de Coray des encouragements en ce sens : Ecris [du theatre] et réchauffe les cceurs de nos
compatriotes en faveur du relevement de la Patrie D, v. J. Zambelios, Tragedies, I, 1860.

51 Les lycéens constituent de fait le potentiel primordial des troupes de theatre amateur.
Mais le développement de l'activité thatrale est fondamentalement lié à l' education. La renais-
sance du theatre grec antique et nombreux bienfaits moraux-politiques qu'elle implique pré-
occupent intensément les communautés scolaires de l'époque. Les lectures de tragedies anti-
ques, les representations dans le contexte de l'école sont des phénomènes qui depassent large-
ment les frontières des principautés. A Cydonies, p. ex., des representations sont données dans
l'école meme (Hécube et Philoctète), v. C. Oikonomos, Ouvrages philologigues conserves (en grec),
Athènes, 1871, Àc'. Concernant la representation d'Hecube nous avons aussi le temoignage de A.
Firmin-Didot, Notes d'un voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817, Paris, [1826], p. 387. V.
aussi S I. Doanidou, L'Ecole de Cydonies s, in Paideia A', 1946 A Constantinople, au domi-
cile de Manos, des éleves de l'école de Cydonies présentent des scenes des Perses d'Echylle
(1820), v. Olkonomos, op. cit., As-Xc', et le Comte de .Marcellus, Une lecture a Constantinople
en 1820 (Extrait du Correspondant). A Argos, au cours de cette meme année (1820), les eleves
de l'école locale déclament devant Marcellus des scenes de o Leonidas aux Thermopgles s, v. du
meme, Souvenirs de l'Orient, II, Paris, 1839, p. 396. A Trieste encore, des éleves de l'école
grecque de la ville, participant dans un esprit d'émulation aux performances théatrales
d'Odessa, traduisent de l'italien la Mort de Jules Cesar et présentent le spectacle le 9 février
1820, v. Logios Hermis, 1820, p. 263.

52 Logios Hermis, 1818, p. 582 et Philologikos Tilegraphos, 1819, col. 2-4. Concernant
le theatre à Odessa, v. aussi Anna Tabaki, o Le theatre grec à Odessa (1814-1818)
Données non compiliées o (en grec) in Eranistis IH' (1980), p. 229-38.

53 Comme on l'a constaté dans le cas de Philoctete, adapté par Piccolos pour la scene
d'Odessa au depart d'une adaptation de Laharpe, il se fait quelquefois que l'effort de e rani-
mation o du theatre grec classique ait lieu à partir de versions plus récentes des ceuvres en
question. V. supra.
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et les espérances nationales d'un public fortement sensibilisé et motivé
cet égard 54 La production originale (Christopoulos, Lassanis, Rizos

Néroulos) est axée sur les mémes thèmes. En ces années prérévolution-
naires, le théâtre néohellénique ne se prète à aucune déviation' thématique ;
inutile de dire que d'autres préoccupations qui, de fait, se manifestent

cette époque, d'autres genres dramatiqu.es qui se développent alors
dont la comédie n'ont pas accès A, la scène néohellénique.

Mais même sous cette forme première, à prépondérance moralisa-
trice, didactique et politique, on ne saurait dire que le thédtre ait conquis
sans coup férir son droit de `céans', ni qu'il ait été considéré d'office et
généralement comme un bienfait'. Que du contraire. Les mécanismes
conservateurs et rétrogrades ont posé des entraves si efficaces que, dans
le cas d'Odessa A, titre d'exemple une compagnie thatrale consti-
tuée au sein de la communauté grecque locale s'est vue contrainte d'in-
terrompre provisoirement ses activités en 1816 55. Les performances des
Lumières, les innovations en matière d'éducation 56, le thédtre sont au-
tant de manifestations fort audacieuses pour l'époque, qui ne sont pas
sans provoquer de vives réactions en sens divers.

Il nous parait intéressant, par ailleurs, d'aborder ici une autre
question afférente : celle du bagage théorique dont disposaient les hommes
de lettres de l'époque. Nous avons vu plus haut que la tendance majeure
exprimée par les Lurnières grecques dans leurs di-verses manifestations
philologiques et littéraires est le classicisme. Coray est un classiciste 57,
de même que la revue littéraire Logkios Hermis, organe par excellence de
sa tendance, et toute la partie de l'intelligentzia qui, à cette époque, se
range A, ses côtés. Du point de vue de la perfection thatrale, la régula-

54 Nous trouvons un recensement valable quoiqu'incomplet du repertoire prerévolution-
naire et des representations connues sous la plume de Jean Sideris, < 1821 et le Theatre *
(en grec), in Nea Estia, Noel, 1970, pp. 174-177.

55 V 0 Mémoire d'un Grec sur les conditions des résidants grecs d'Odessa en l'an 1816 »,
in Annexe au premier no de Logios Hermis, Janv. 1817, p. 7. L'auteur de l'article se réfere
aux quelques representations théatrales qui ont été données à Odessa et y ont recueilli un vif
succès (Les Soultotes et Thémistoclès); il fait état en ces termes des reactions suscitées Quel-
ques vieillards quinteux ont commence à denigrer ceux des amants du theatre qui a ssumaient
les rOles dramatiques, tandis que les jeunes se perdaient en éloges admiratifs. satisfaits du
progres dont temoignaient ainsi leurs compatriotes sans prejugés et, avec eux, d'autres étran-
gers (.. ) en fin de compte, ils fluent contraints, un A un, A démissionner, de sorte que la
société tut finalement dissoute ».

56 V. la crise qui éclate A Smyrne suite aux reactions des conservateurs, concernant la
question du Gymnase Philologique de la vine (1819). Ph. Iliou analyse la question dans Luttes
sociales et Lumteres, le cas de Stnyrne ( 1819 ) (en grec), Athenes, 1981.

57 A titre indicatif, nous reprenons ci-dessous quelques jugements portés par Coray sur
le discours théatral : o J'ai vraiment apprécié de la version metastasioriguienne de l'Olympiade
le discours alocutif comme bien raisonnant dans le sens grec. Quant au ton, n'en, parlons
pas Hormis le mélange indigeste de phrases grecques et de langage vulgaire, pour parfaire
la cimfusion de cet alliage, il y ajoute encore des mots turcs et francais (...) J'ai bien peur
que ce fameux fiévreux 'Ach' ( nupe-corroL6v "Ax") ne s'inscruste finalement dans la langue
(comme les `Ech P et 'Och' dont Rhigas fait un abondant usage)... », Correspondance, II, p.
242-3. Il formle à l'adresse de Kokkinakis quelques remarques aussi au sujet de sa traduc-
ton de Tartuffe (1815) : « La difficulté majeure en matiere de traductions est l'usage de la
rime barbare qui s'incruste dans notre langage comme la puce dans la peau. », Correspon-
dance, III, op. cit. p. 500. Ce meme problème de la o rime » touche A la lettre qu'il adresse
Zambélios au sujet de sa tragédie o Timoléon : « Je te félicite vivement d'avoir méprisé la ri-
me. », Correspondance, IV, p. 109.
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rite d'une ceuvre ou d'un auteur dramatique est tenue pour critère pri-
mordial de sa valeur esthétique. On se rappellera cependant qu'en Europe,
les premières décermies du XIX' siècle sont marquees par la `bataille'
romantique. Or, il y a lieu de voir dans quelle mesure ccs secousses csthé-
tiques se répercutent en Grèce, à l'hcure où l'on y observe déjà quelqucs
tressaillements préromantiques. En 1817, Constantin Oikonornos Mite
le premier volume de ses Gravanatika, qui consiste, En SUbSti/ECC, en un
essai de synthèse d'Esthétique. Comptant paimi les (sprits les plus ou-
verts de l'époque, Oikonomos est un fervent acle pte des Lumie-res et
disciple de Coray. Il enseigne alors au Crmnae Philolcgique de Smyrr .

C'est en ces teirnes-ci qu'il rous irtrcdmt au monde de la drarnat'un:
européenne : «Les auteurs tragiques les plus glorieux des Nations d'Eu-
rope sont aujourd'hui, par mi. les Angia,is,le genial et paradoxal Shakespeare
et le plus régulier Addison; parmi les Espagnols, Lopez Vega ; parmi
les Italiens, Metastasio et, plus récemment Alfieri ; parmi les Allemands,
Lessing,P, Schiller et Collin, tous trois hautement réputés ; parmi les Fran-
çais, Corneille et Racine, qui, grh'ce à l'imitation géniale des maitres
Hellènes ont été honorés d'être surnominés Eschylle le premier pour la
grandeur de ses poèmes et Sophocle le second, étant plus tragique et plus
règlementaire » 53.

Quant à la comédie moderne, il mentionne ce qui suit : Pat mi les
auteurs [comiques] plus modernes, le merlleur ct le plus parfait d'entre
eux est Jean Poquelin Molière, qui fut au faite de Fa gloire veis le milieu
du XVIIe siècle en France. Molière réunit en lui, semble-t-il, toutes les
vertus des Anciens, empruntant parfaitement à Aristophane le comique
de bon gotlt, à Plante l'action vigoureuse et à Terence le moral c-t l'élé-
gant (...). Mais dans ses dénouements, il n'est vas toujours heureux. Ses
chefs-d'ceuvre sont Le Misanthrope, Tar1uffe, L'Arare, Les Fonmes Sa-
vantes. Parmi les au.tres nations, nous cite' ons les AngLis Congrève et le
très comique Vambrugh, considérés tous deux comme d'excellents autcurs
comiques, l'Allemand Kotzebué, très élégpnt et particulièrement pro-
ductif, PItalien Goldoni et quelqu'un d'autre »

Nous avons vu que Grananatika est un mélange de theories et con-
ceptions esthétiques. Les sources dont se réclame essentiellement Oiko-
nomos sont connues et reconnues dans le milieu coraiste qui est le sien :
il s'agit du. Français Batteux, qui personnifie l'esthétique académique, et
de l'Anglais Blair, qui se situe, lui, au seuil de la noul, elle conception esthé-
tique 6°, sans compter Laharpe dont Oikonomoq connait bien l'eeuvre
critique; les remarques qu'il joint à sa traduction de l'Avare, éditée
1816, permettent de déduire que ses thèses sur les comédies moliéres-
ques sont inspirées du Lye& de Laharpe (qui les commente d'ailleurs
abondamment) et qu'il s'est basé, dans son choix de Pceuvre, sur l'opinion
qu'en avait ce dernier. On notera en outre que le siècle de l'Encycicpedie
s'est penché avec une attention critique et des dispositions philosophiques
toutes particulières sur l'oeuvre du grand maitre de la comédie. Voltaire

55 Grammatika, op. cit., p. 406.
59 Ibid., pp. 443-4.
60 Concernant Batteux et Pesthétique acadirnique, v. P. Moreau, La critique littéraire

en France, Paris 1960, pp. 78-80. Concernant les conceptions csthétiques qu' exprime l'ouvrage
Grammatika, v. aussi C. Th. Dirnaras, op. cit., p. 48.
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et Rousseau traitent volontiers des deux grandes comedies que sont Tar-
tuffe et le Misanthrope 61 Dès le XVII° siècle, le néologisme « tartuffe »
figure dans le Diction.n.aire de l'Académie française, tandis que le XVIIIe
siècle non seulement utilise ce terme en tant que synonyme de « dévôt
hypocrite », mais lui compose aussi des derives : « tartufferie », « tar-
tuffier » 62. Mais pour en revenir At notre sujet, il est un fait certain que les
dimensions socio-morales que recouvre ce terme et leur « transplantation »
en terrain grec préoccupent intensément Coray qui n'hésite pas, à son
tour, A, utiliser des derives grecs tels « TocpTou?Lap..6q ou «Tocp-mucioLxk » 63
et, surtout, manifesta son désir de voir traduire en grec le Tartuffe de
Molière 64, et, plus tard, le Misanthrope 65.

L'invitation de Coray trouvera réponse en la personne de C. Kokki-
nakis qui, Age de vingt ans à peine, avait déjà traduit à 'Vienne trois oeu-
vres de Kotzebuë 66 En 1815, un an avant d'entreprendre avec Th.
Pharmakidis la redaction de la revue « Loghios Hermis », il publie une
traduction en vers du. Tartnffe. L'année suivante, en 1816, C. Oikonomos
édite sa traduction anonyme de l'Avare. C'est done dans le contexte des
Lumières grecques que l'on se penchera pour le première fois sérieusement
sur l'oeuvre de Molièle, qui fera des lors sa première apparition officielle
dans la langue du pays... La cl,use que veulent servir ces deux hornmes
de lettres est commune et leurs objectifs bien évidents : la réforme des
mceurs et la conquéte de la vertu sociale. Les moyens auxquels ils recou-
rent A, cette fin different cependant.

Dans Tartnfle, version grecque, on constate l'intention du traduc-
teur de rendre fidelement l'esprit de l'ceuvre originale. Se conformant aux
recommandations de Coray, Kokkinakis cherche avant tout et réussit
fort bien d'ailleurs à rendre par son travail une onvre qui stigmatise l'hy-
pocrisie religieuse darts le champ de la civilisation hellénique. Parmi les
passages les plus intéressants de son ouvrage, nous citerons volontiers
une introduction exhaustive sur le modèle des « Prolégomènes » de
Coray qui consiste en un effort très sérieux de synthèse et d'apprécia-
tion historique de la Comédie, dans l'esprit des Lumières 67 Oikonomos
pour sa part se meut sur la méme longueur d'ondes, à ceci près qu'il fait
preuve de davantage d'autonomie. Ses lectures étendues en matière des
questions d'esthétique lui conferent, en effet, un bagage théoriqu.e assez
solide. Il remarque dans sa Préface : « La comédie consiste en l'imitation

61 Michel Delon, « Lectures de Molière au XVIIIO siècle «, in Europe, Nov.-Déc. 1972,
p. 94.

62 Ibid., p. 98.
63 v. par exemple la lettre de Coray à Kokkinakis (6. 10. 1820) où il se réfère aux événe-

ments du Gymnase Philologique de Smyrne, Correspondance, IV, OMED, Athènes, 1982, pp.
262-3. V. aussi S. A. Coumanoudis, Remelt de mots nouveaux, Préface de C. Th. Dimaras,
Athènes, 1980, p. 980.

64 V. la préface de Coray à la Ire Rhapsodie de l'Iliade, éd. Volissia, Paris 1811, passage
concernant Tartuffe. Aussi G. Kokkinakis, Tartuffe, Vienne, 1815, p. 8.

Il s'agit d'une recommandation de Caray à Kokkinakis, l'invitant à traduire le Mi-
santhrope en prose, suite à son jugement sur Tart uff e, Correspondance, III, p. 502.

66 II s'agit de « La Misanthropie el le Repentir » (1801), u Les Gorses* (1801) et Pau-
vreté et Bravoure o (1801).

67 Voir Anna Tabaki, < La présence de Molière en Grace* (Autour de traductions de ses
pièces en grec moderne), Clermont-Ferrand 1976, Mémoire dactylographié, pp. 38-40.
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d'une action vile et ridicule, ayant pour but la g-uérison indolore de la
malhonnéteté et Penseignement de la vertu. Pour atteindre A, ces fins, la
comédie doit imiter parfaitement les moeurs et coutumes, ainsi que le
comportement propres à la nation à, laquelle elle s'adresse. A défaut d'un
tel profit national, l'auteur de comedies ne saurait ni skluire, ni motiver
son public de lecteurs ou de spectateurs. Si Moliere a décrit l'Avare ei.
conformité avec les moeurs de ses propres compatriotes, le Gree se doit
d'en esquisser le portrait en fonction de moeurs locales. Le theatre est for-
cement national, a fortiori lorsqu'il s'agit de ccmédie » 68.

Ces propos sont le reflet de conceptions et theories formulées d-
ses lectures : la nécessité que la comedie revéte un caaactère n.ational cst
soulignée par Rousseau, par exemple, de m'eme que par Bret dans ses
commentaires en annexe de l'édition dont s'inspire Oikonomos 69. L'on
peut done considérer la version grecque de l'Avare comme une adapta-
tion libre tena,nt compte des moeurs (mais aussi de la critique) prérévolu-
tionnaires de la société smyrniote DarS son Introduction, Oikonomos
precise de surcroit qu'il a pris sérieusement en consideration les remar-
ques des critiques frarnais qui ont analyse l'Avare, portant b., la fois sur
certaines deviations morales de rceuvre et sur scs faiblesses dramatmgi-
ques (Rousseau, Diderot, Laharpe). En semme, 0/lorems rend Molière
suivant les exigences morales et esthétiques du XVIIIe siècle emopécn
qui, en cette phase, concordent assez avec la qu 'etc morale surtout de la
période prérk olutionnaire. Mais la lecture » de l'Avare ne s'ariC.tte pas
là: la culture et la personnalité particulièrement lid-1(s du traductcur ont
puissamment marque cet ouvrage qui, a, juste titre, est parfois cons;cVié
comme une creation litteraire en soi 71.

Comme on pouvait s'y attendre, l'activité théâtrale scénique culmine
la veille de la, Lutte révolutionnaire, qui ne tarclua pas cependant
absorber presque entièrement tout ce que la Nation comptait de forces

progressistes. Le the(Itre est en perte de vil sse ; maim nvaitil pas atteint
son objectif? Plus tard, dans l'Etat grec cnfin libre, de nouvellcs évo-
lations dans ce domaine auront successivement pour siège Syros, Nauplie
et Athènes. Le répertoire demeurera toutefois sensiblement le nrême : les
valeurs de l'héroique, du noble ne sont pas encore saturées.

Avant de conclure, nous voudrions céder une fois encore la parole
Coray. Comment le Sage homnae, AO, à présent, concoit-il la contribu-

tion du théâtre dans une appréhension d'cnsemble d'intéréts nationauH?
Il se demande, en 1825, si « dans les conditions actuclles de la Grèce, les
théâtres sont réellement profitables à la Nation ... ». Sa critique séNè e
n'est pas sans rapport avec les thèses du « citoyen de Genève » Jean-
Jacques Rousseau, dont il partage les hésitations et les objections

58 Voir l'Avzs aux Grecs, Constantin Oikonomos, L'Avare de Molare, édition supervisée
par Costis Scalioras, Athènes 1970, p. 25.

69 Oikonomos utilise l'édition de 1805 que je n'ai pas eu l'occasion de consulter J'ai
trouvé un commentaire afférent dans l'édition des Oeuvres Completes de 1788, par Bret, t. 1II,
p. 19.

79 L'Avare de Molière, p. 19.
71 Au sujet de l'Avare d'Oikonomos et du o. sort s qui fut réservé à cette ceuvre jusqu'a

la fin du XIXe siècle, voir aussi Anna Tabaki, op. ca., 40-62.
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72 Dialogue de deux Grecs sur des questions d'intéat grec, Impr. Hellénique de Hydra,
1825, PP. 107s. L'extrait en question figure aux pp. 117-8.
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« kyons des théâtres, certes, mais prenons soin de n'en retenir que le bien et
de Muter tout le mal qu'ils contiennent. Puisque la prison de la liberté
exige taut d'épumants efforts, il est juste qu.'à ceux qui peinent l'on offre
divertissements, fêtes ou jeux. Mais ces jeux doivent reposer de l'effort
et non point l'interrompre ( ...) Je dirais même qu'ils devraient 'are de
nature à nous préparer et à, nous inciter à d'autres efforts. Tels sont les
jeux athlétiques, les fêtes et cérémonies commémoratives de nos luttes
pour la liberté, tels étaient les Jeux spartiates qui conféraient à llme
force et sagesse, l'incitant A, refuser toute soumission qui ne Mt celle aux
Lois » 72.
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Notes brèves

ORIENTAL COUNTERPARTS OF ROMANIAN TALES

MIRCEA ANGHELESCU

The Romanian folklore so thoroughly studied in other respects was
only occasionally investigated in relation to the Eastern peoples' folklore.
The studies -undertaken by Hmdeu, Gaster, SAineanu in the past century
according to Max Mailer's and Benfey's theories then in fashion suggested
many fertile similarities with the Indo-European, Sanskrit area ; yet,
far less connections were established with the neighbouring Eastern zo-
nes, with the Turkish folklore first of all. It is true that some attempts
did not lack altogether ; S5,ineanu himself, in his studies of Romanian
folklore referred to a few counterparts either of Nasreddin Hodja and
his famous humorous stories, or of the karagöz drama 1. Closer to our
times, the late Gh. I. Constantin made an exhaustive survey of the for-
tunes of Nasreddin Hodja in the Romanian folklore with incursions into
the whole Balkan area 2 whereas Viorica Dinescu noted a theme in the
Turkish folklore common with that in Ion CreangA's Capra cu trei iezi
(The Goat and Her Three Kid.$) 3. Like similarities are important no
matter how accidental or fragmentary they may seem; in big interna-
tional catalogues by subjects or characters, Eastern folklore, especially
the folklore of the Near East, is poorly represented and even the publica-
tion of texts has failed to cover all the areas of interest. That is why, ad-
ding a few elements to this discussion cannot be futile, I daresay, until
a comparative research of the Balkan folk epic, as an expert in the field
suggested with good reason. 4, could be made systematically. Moreover,
at least in some fields like the tales or humorous stories, I think one can
even speak of an area of intensive circulation and traditional exchanges
wider than the Balkans, to include the eastern Mediterranean, extending
from the north of the Danube to Egypt and from southern Italy to Ana-
tolia. I just cannot realize if the fact that this area roughly overlaps the
map of the former Byzantine Empire is of relevance or not, but it is quite
obvious that this cultural-ethnographic "zone" endured until the early
19th century, beginning with some phrases and translations of set phrases
evincing a common perception and mentality, and ending with food cloth-
ing and other customs shared in common.

Laza'r SAineanu, Influenfa orientald asupra limbii qi culturii rornrIne, Bucharest, 1900,
passim. ; Jocul pdpusilor ci raporturile sale ca farsa karagdz, in Lui Titu Maiorescu. Omagiu ,
Bucharest, 1900, P. 281-287.

2 Gh. I. Constantin, Nasr ed-Din Khodja chez les Turcs, les peuples balkaniques et les
Roumains, Der Islam", XLIII (1967), no. 1-2, p. 90-133.

3 Viorica Dinescu, Motive comune in unele narafiuni populare turcesti i romtinesti, Ana-
lele Universitatii Bucuresti" (Classical and Oriental Languages Series), XXI (1972), p. 129
136.

4 Adrian Fochi, Recherches comparées de folklore sud-est europien, Bucharest, 1972, p. 171.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXIII, 2, p. 177-180, Bucarest, 1985
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Until the subject can be made an in-d.epth study, I will only add a
few counterparts to those that have already been noted. The well-known
Romanian tale Sarea in bueate (Salt in Food) first published by Petre
Ispirescu in 1887 in Revista voucl, (but written in 1884 and heard, as the
narrator himself tells us, from his mother "at about 1810") has a very
close counterpart published much more recently by Veysel Arseven : Tuz
gibi severim gathered in the Kirshehir area 5 . The reference points of the
tale are the same : the emperor (the padishah) wants to know how much
his three daughters love him, his two elder daughters overwheln him
with superlatives, the youngest says she loves him as much as "salt in
food" (like salt tuz gibi in the Turkish tale) and is turned away ;
she marries a smart young man (an emperor's son in the Romanian tale)
and eventually asks her father to dinner -where she treats him on unsalt-
ed food only, com.pelling the emperor to admit to the girl's wisdom.
Beyond the similarities inferrable anyhow, noteworthy is the bald man
character introduced by Ispirescu in his tale, a character uncommon to
the Romanian folklore ("I also happened to be at the wedding with that
bald man ...") but common in the Turkish folklore. Moreover, the young
man who marries the emperor's daughter is no one else but Reloglan
Worthy of note are the typical tekerleme formulas that the Turkish tale
opens with, the role of which is to place the text in the absurd, that is
in a super-real, -unhistorical space where anything is possible : "Ev-vel
zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellAl iken, fara berber iken
(Once upon a time when the sieve was in the hay, when the camel was a
herald and the mouse a barber ...) ; it is among the commonest types
even in the repertoire of Pertev Naili Boratav 6 and its function is broadly
the same with that of the closing formulas in the Romanian tales also point-
ing to the fabulous ground of the tale : "S-am incAlicat p-o sea si v-am
spus povestea asa" (And. I mounted in a saddle and told you the story),
or in the specific case of the quoted tale by Ispirescu "Si inegilecai p-o
sea, si v-o spusei (povestea) d-voastrg, asa. Si incgilecai p-o lingurA scura
..." (I mounted in a saddle and told you (the story) you' ve just heard.

And I mounted a short spoon ...) These are counterparts that are also
worth studying all the more so as this kind of tekerleme that could be
equated with the Romanian "lies" was not without influence on the Ro-
inanian folklore, or at least on the confluence areas. So, for instance, the
Story of a Fool who always makes the wrong wish (he wishes a dead
man to live long, he is beaten and learned to say "May he rest in peace"
and going to a feast he makes that wish to the roast pig on the table
a.s.o.) first versified by Anton Pann in O isezeitoare la lard (A Village Bee) 7

5 Veysel Arseven, Ktrselur'den derlenen halk masallari: Tuz gibi severim, Turk Folklcr
Arastirmalari", XIX (1968), no. 223, p. 4677-4678.

5 Introductory formula of the 1 A type according to P N. Boratav's classification (cf.
Pertev Naili Boratav, Le "tekerleme". Contribution el l'étude typologigue el stglishgue du conte
populaire tin c, Paris, 1963, p. 10-11).

7 Anton Pann, O ezeiloare la lard sau cdleitoria lui Mos Albu, 2nd vol., Bucharest, 1852,
p. 15-22.
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and eventually narrated by Heliade Rklulescu, maybe independently of
the former 8, is actually a rather widespread tekerleme in Turkey 9.

The last in a very likely more ancient chain, Anton Pann is the
most important link between Oriental and Romanian areas in the last
century His miscellaneous books of apologues and moral stories provide
more than once the story-tellers with plots, themes and even texts ; this
is how Oriental stories are also introduced, some of them widely circulat-
ed. The well-known Panchatantra, Kalila and Dimna in Arabic version,
which were known in the Romanian Principalities only in a Greek trans-
lation in the 17th and 18th centuries, is partially adapted in one of Pann's
book : Cei patru nenorociti (The four unfortunate men) in Culegere de po-
vesti si anecdote, 1854; the story is actually a chapter selected from Kalila
and Dimna, namely The king's son and his mates.

One of CreangA's moralizing tales Ursul picilit de vulpe (The Bear
that the Fox Hoaxed), first printed in his Reader of 1876 also has some
Eastern counterparts. As Ov. Birlea showed, the tale has many Romanian
variants (the Romanian researcher lists 51) of which three are South Da-
nubian and another is dated prior to Creanas publication, thus ruling
out the hypothesis of its dissemination through the handbook in which
it was included 1-0. To the Oriental variants referred to by Birlea another,
a Turkish one, should be added : it has recently been includ.ed by A.
Flamain and. M. Nicolas in their anthology in French coming from the ine-
dited collection of Mrs. Hayriinissa Boratav from the Canak-kale regionn.
The tale, Un certain renard in translation, is obviously modernized in its
details (after throwing in his cart full of fish the fox feigning to be dead,
the driver lights a cigarette, etc) but also complicated with additional epi-
sodes : chasing the fox to teach her a lesson, the bear gets entangled in
the branches of a tree and asks the man to help him, but as soon as he
is set free, the bear threatens to eat the man etc. These are complications
known in many European variants of the tale. Noteworthy in this case
seems to me the existence in the Turkish area of a tale which, by its very
epical pretext (the bear loses his tail because it froze in a river on try-
ing to catch the fish as the fox has taught him) seemed meant for the
northern zones only.

CreangA's Capra cu trei iezi is another widely circulated tale in
world folklore, including the Oriental one. Viorica Dinescu, in her al-
ready-mentioned article, noted a Turkish variant published by Pertev
Naili Boratav in his volume Az gittik uz gittik, Ankara 1969, where, ins-
tead of a goat and three kids, there are a ewe and two lambs. There also
is an Arab variant, gathered in Syria, on the Mediterranean, at Latakia.
It is about a goat and three kids but the wolf unknown in the area

8 I. Heliade-Rddulescu, Echilibru Mire antiteze, Bucharest, 1859-1869, P. 260.
9 Ovidiu Birlea, PoveOile lui Creangd, Bucharest, 1967, p. 26-27.
10 P. N. Boratav, Op. cit., p. 174-175.
11 Cortes de Turquie. Traduits du turc et présentés par A. Flamain et M. Nicolas, Paris,

1977, p. 89-92.
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is replaced by a hyena and the punishment of the thief is done, unlike in
the Turkish and Romanian variants (i.e. by its falling into the fire), by
a fight between the two animals in a contest retaining traces of a magic
judgement : the hyena fixes to its head sawdust horns and is pierced by
the golden horn of the goat which takes the kids unharmed out of the
hyena's stomach 12. As the Arab researcher does not print the tale in full,
but only an abstract of it, it is hard to say up to what point the Syrian
variant is original ; however, the elements referred to evince a certain
integration of the theme in the respective zone.

12 Bassam as-Sa'y, Al-hikagat ash-sha'abigya fi Ladhiqiya, Dimashq, 1974, p. 72-73.
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Kulturbeziehungen in und Osteuropa im 18. und 19. Jain hundert (Festschrift fiir Heinz
Ischreyt zum 65 Geburtstag), Hrsg. von Wolfgang Kessler, Henryk Rietz, Gert Robel,
Berlin, Camen Verlag, 1982

Des sa fondation en novcmbre 1969, le o Gercle d'étudcs concernant les relations cultu-
relles entre l'Europe centrale et orientale o de Luneburg (Allemagne Fedérate), s'est donne
pour thématique l'examen des divers aspects revétus par les relations culturelles internationa-
les. Cette etude, poursuivie parallelement par les specialistLs de différents pays, se développe
dans une perspective interdisciplinaire. Les 15 ans de sa féconde activité ont créé une his-
toriographie avec un apport généreux à l'enrichissement de la recherche dans un domaine de
confluence, qui exige non seulement Pénoncé d'hypotheses nouvelles mais aussi la verifica-
tion de celles déjà avancéesi. Le «modele s sémiotique des échanges culturels réclame sa ve-
rification pratique aussi, grace A un vif échange d'idées entre les spécialistes s'occupant de ce
problème. Une fois fixée l'aire géographique des recherches, on a procédé A la delimitation de
leur période historique, circonscrite au XVIIIe siècle, époque où les échanges manifestent
comme un programme presque élaboré en ce sens (voyages, lettres, intérét marque pour Pima-
ge de l'autre », le tout s'inscrivant dans une curiosité toute particulière pour l'histoire de o l'hu-
mamté » qui serait plus que la somme des histoires de chaque peuple en soi). Plus tard, l'at-
tention du o Cercles devait englober aussi les mentalités collectives, en élargissant du méme
coup la période étudiée de manière à y faire entrer aussi le XIXe siècle.

En tant qu'association scientifique très active, le 4 Cercle » a organise jusqu'A present
14 reunions scientifiques internationales , avec des thématiques nettement précisées et tou-
jours variées. Celui qui a su polariser toutes les energies et les initiatives, devenant l'Ame méme
du Cercle est le docteur Heinz Ischreyt, personnalité prestigieuse, chercheur et publiciste
de renom. La philologie a été, certes, l'un des elements composants de sa formation intellectu-
elle et il lui a voué un enthousiasme fervent, pourtant, la plupart de ses ouvrages se ratta-
chent à la linguistique 2. Saisir les diverses articulations mentales au moyen de la terminologie
politique et des metaphores dont elle use représente une modalité supplémentaire de féconde
investigation, susceptible de conduire A des horizons inédits. Les etudes de Heinz Ischreyt sur
la terminologie politique du long intervalle qui va du XVIlle siècle à l'époque contemporaine
le placent parmi les spécialistes les plus reputes de ce domaine 3, cependant qu'une autre di-
rection de sa recherche a suivi l'idée du o voyage en tant que moyen de communication » 4.

Pendant toutes ces années, l'historique de Cerele s'est confondu avec l'activité develop-
pee par le dr. Heinz Ischreyt aide de sa femme Ils ont réussi la performance d'organiser cha-
que année de véritables congres réunissant des spécialistes venus d'URSS, Pologne, Tchécos-
lovaquie, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie, Autriche, Allemagne Démocratique et,
naturellement d'Allemagne Fédérale, en vue de comparer et discuter les résultats de leurs re-
cherches. C'est l'une des formes les plus efficaces de la collaboration en vue du progres dela
recherche. Elle rend possible, lors des débuts d'une table ronde un large échange de vues,
des confrontations de visu, des échanges d'informations bibliographiques des plus précieuses.
Une autre expression de ce succès est incarné par l'édition de 7 tomes compacts, réunissant
les diverses contributions aux-dits débats.

L'étude des relations culturelles au point de vue historique ne saurait se limiter au
schema d'une seule discipline, d'autre part, ni son but ni sa méthodologie n'en font une disci-

1 Al. Dutu, Omul, fzinfei soczalez, s Rom Ania literarà s, no 41 du 11 octobre 1984.
Cf. Studien zum Vez haltnis von Sprache und Technzk. Institutionelle Sprachlenkung in.

der Terminologze der Technik, Thisseldorf : Schwann, 1965, 304 p. ; Sprachfrogen in den Wisen-
schaften, o Muttersprache s, 87, 1977, etc.

3 Sprachpolitik, o Deutsche Studien s, Liineburg, 8, 1970, H. 31; Gibt es eine politzsche
Fachsprache?, o Deutsche Studien o, 9, 1971, H. 35, etc.

4 Reisen und Reisebeschreibung als Quelle der Kzzlturbeziehungsforschung, o Deutsche
Studien o, 16, 1978, H. 64; Briefivechsel als Quelle der Kulturbeziehungsforschung, 4 Deutsche
Studien s, 17, 1979, H. 68, etc.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXIII, 2, p. 181-188, Bucarest, 1985
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pline A part entière, cette etude s'intégrant dans l'ensemble scientifique. Il résulte des tomes
susmentionnés que ceux qui s'y adonnent ne visent pas A épuiser de faeon systématique
cette problematique, leur pensée étant d'arriver A éclairer les aspects non encore étudiés d'un
jour nouveau, ce qui en fin de compte s'avère plus profitable. L'approche porte non seule-
ment sur les solutions théoriques, mais aussi et surtout sur les exemples concrets, l'analyse,
apres les discussions théoriques, se fixant A nouveau sur les exemples concrets pour s'élever
ensuite vers des conclusions de caractère general. Cela représente une stratégie de large en-
vergure culturelle développée par les intellectuels de différents pays qui, grace aux contacts
directs realises dans le cadre de ces reunions, sont à merne de verifier leurs hypotheses, ainsi
que leurs assertions et les modeles qu'ils proposent. En mème temps, il s'agit aussi d'une
expression de l'interet porté par les culturologues A l'aire centre et est-europeenne.

Pour son 65e anniversaire, le Cercle dédie le present volume au dr. Heinz Ischreyt.
L'ouvrage comporte 22 contributions, mais sa Tabula gratulatoria donne la liste de plus de
130 personnalités et organismes culturels qui ont tenu Phonorer ainsi. De par sa structure, ce
volume d'hommages reflète quelques-unes des directions de recherche illustrées par le dr.
Heinz Ischreyt ou par les thématiques des reunions du Cercle. Voici quelques titres : Hochschu-
len, Bildung und Wissenschaft (Dan Berindei, Helga Meyer-Harder, Karl Sablik); Sprache und
Literatur (Wolfgang Gesemann, Reinhard Lauer, Reinhard Wittmann); Bef orderer der Auf-
klarung (Ludwig Hammermayer, Giinther Miihlpfordt, Jerzy Wojtowicz); Reisen, Reisebesch-
reibung , geographisches Wissen (Wolfgang Martens, Gerd Robel, Edith Rosentrauch-Kbnigsberg,
Eckhard Jager); Kultur und Gesellschaft (Erik Amburger, Gerard Kozielek, Klaus Meyer,
Georg von Rauch); Theone der Gesellschaft und Philosophie (E A. Dudzinskaja, Antonin
Metan) ; Zur Methode und Geschichte der historischen Kulturbeztehungensforschung (Alexandru
Dutn, Wolfgang Kessler, B. I. Krasnobaev).

L'une des contributions les plus riches en ouvertures inédites est celle consacrée A une
analyse complexe de la littérature de voyage. Dans son etude Kulturbeziehungen und Reisen in
18. und 19. Jalu-hundert, Wolfgang Kessler, quand il se propose de définir la literature de
voyage, prend pour point de depart le bagage de connaissances préalables du voyageur, ainsi
que sa mentalité face aux réalités rencontrées en route, tout en tenant compte egalement de
la destination des notes respectives et de leur lecteur virtuel. De mérne que dans le cas des me-
moires, on ne saurait tabler sur une impartialité réelle de la part des auteurs et justement
decoder leurs textes respectifs devrait avoir pour but de saisir le message cache entre les
lignes, tout en essayant aussi, dans la mesure du possible, la manière dont ces textes ont été
réceptionnés et leur echo. Les aspects les plus intéressants sont ceux des e fausses relations de
voyage, celles qui reprenaient des clichés ou perpétraient des impressions antérieures. Chaque
fois, il nous faut reprendre la comparaison de la réalité quotidienne, connue grace à d'autres
sources, et celle presentee par les notes de voyage, bien que le témoignage d'un voyageur ou
d'un chroniqueur soit preferable comme N. Iorga le remarquait pertinement à une
source officielle. Par ailleurs, W. Kessler traite aussi de la notion de voyage avec ses termes
propres, telle que cette notion était comprise au XVIIIe siècle, c'est-A-dire en tant que pere-
grinatio. Quant au voyageur de répoque, il écrit : a der Peregrinus des 18. Jahrhunderts ist
eben kein Alienus mit alles seinen negativen Konnotation e (p. 268). Cette etude s'avere part-
culièrement riche en suggestions. Le reflet des impressions de voyage dans la literature alle-
mande est etudie sur la base d'une tres riche bibliographie. Nous pouvons ajouter, daus le
merne ordre d'idées que, dans le cas de la zone sud-est européenne, considérée comme une
contrée exotique, on retrouve la meme optique chez les voyageurs français. II nous semble
que la différenciation entre l'optique du voyageur pour des « raisons d'affaires et celle du
voyageur o A des fins d'étude i pourrait s'étendre pour considérer la manière dont une seule
et meme réalité se reflète chez des voyageurs de méridiens différents les voyageurs anglais
par rapport aux français ou aux allemands. Il convient de saluer aussi comme bienvenue la
prise en consideration des voyageurs du sud-est de l'Europe qui ont parcouru d'autres re-
gions du globe et l'on pourrait envisager, probablement, par la suite, une comparaison de leurs
notes de voyage avec celles des voyageurs originaires du centre de notre continent partis A la
conquete de l'Est. (Du reste, quelques ètudes spéciales sont consacrées A tel ou tel journal de
voyage : Kleine Nebenreise nach Ungarn, de W. Martens ; Der russische Colonist, de Gerd Ro-
bel ou Ratschkgs Retse nach Galtzien.. , d'Edith Rosenstrauch-Königsberg). L'étude si nuan-
cée de W. Kessler met en pleine lumiere les connotations culturelles du o voyage n, qui s'im-
pose comme l'un des traits caractéristiques de revolution vers la société moderne typique-
ment « en mouvement

Dans la section de « Méthodologie et histoire de la recherche n, la dense synthèse
d'Alexandru Dutu jette les bases de l'imagologie, domaine avec de rares vertus pour ce qui est
de la penetration du mental collectif. Les images auxquelles les écriva ins recourent deviennent
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des images-types caracterisant toute une époque, le goilt prédominant, ce qui en constituait
la spécificité nationale dans cette perspective.

C'est à notre grand regret que l'économie de la présente note nous emp8che d'évoquer
chacune des contributions réunies dans le volume d'hommages au dr Heinz Ischreyt, car
chacune en soi se révèle particulièrement intésessante. Retenons encore que la méthodologie de
l'enseignement s'est avérée l'un des moyens les plus efficaces de rapprochement (indirect) entre
les peuples En effet, dès le XVIIIe siècle, l'érudition d'une jeune élite tend à élever le ni-
veau general du savoir tout en le diffusant dans des cercles de plus en plus larges Le savoir
encyclopédique signifie non seulement un cumul de connaissances, mais aussi leur diffusion
de manière a en faire profiter le plus grand nombre de personnes. Par exemple, les atlas géo-
graphiques destinés aux enfants au XVIIIe siecle (Zur Darstellung von Russland, Preussen und
Polen in europdischen Kinderatlanten des 18. Jal I urdelt, par Eckhard Jt_ger) connaissent
un tirage plus important par rapport à ce qu'éta it la situation seulement un dcmi-siècle aupara-
vant, quand les e cartes a jouer u des années 1685 avec des notions géographiqucs étaient con-
çues et destinées uniquement à l'usage des enfants royaux. Tout comme les manuels, notam-
ment ceux de grammaire, dont les préfaces opéraient avec des idées qui dépassaient l'enten-
dement enfantin, les atlas témoignent hautement de ce qu'ils étaient composes à l'intention
de tous ceux désireux de se cultivcr tout au long de leur vie. Et les atlas tout particuliérement
représentent un lien entre les connaissances théoriques et l'activité pratique.

L'impeccable tenue intellectuelle de l'activité du Cercle est illustrée par la haute tenue
scientifique du volume. Nous avons affaire à un e modele s de la recherche de culturologie
actuelle.

Zamfira Mihail

MANUSOS I. MANUSAKAS WALTER PUCHNER, Die Vergessene Thai& Bruchstucke
ewer unbekannten krelischen Komodte des 17. Jahrhunderts in den griechischen Marchen-
varzanten vom Typ AaTh 313e. Mit 4 Karten im Text und einer Tabelle. Wien, Verlag
der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984 232 S. (Osterreichische Akade-
mie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte, 436.
Band. Mitteilungen des Instituts fur Gegenwartsvolkskunde Nr. 14).

wei weltbekannte Wissenschaftler, der griechische Fachmann fur mittelalterliche Kul-
tur und Geschiehte Manusos I. Manusakas und der Osterreichische Volkskundler Walter Puch-
ner, veroffentlichen jetzt mien Teil ihrer Forschungsergebnisse zum Thema der Vergesse-
nen Braut" (KuB des Vergessens) im Marchen. Es geht um jenen Tell, der die vergleichende
Folkloristik interessiert, wahrend andere, die griechische Mediàvistik und die Neogrezastik
vorwlegend interessierende A spekte, einer grieclusehen Veroffentlichung vorbehalten bleiben.

Die nun vorliegende Arbeit untersucht die Quellen des griechischen Marchens AaTh
313e (die Magische Flucht, in Verbindung mit dem Motiv der Vergessenen Brant, meist unter
dem Titel e Fiorentinos und Dolcetta u" bekannt). Wie schon der Untertitel andeutet, stellt
dieses Marchen den seltenen Fall dar, daB sich cm Versbruclistuck einer verlorengegangenen
kretischen Komodie aus dein 17. Jahrhundert in einem bestimmten gricchischen Märchentyp
erhalten hat und trotz der rein mundlichen Uberlieferung noch eine philologische Textre-
konstruktion erlaubt" (S. 5). Wir haben hier also ein schriftlich fixiertes W erk, das in den ora-
len Tradierungsmodus verpflanzt wurde und sich seinen speziellen Mcrk-und Erinnerungs-
rnechanismen" angepaBt hat (197). Die Vcrf. unterstreichen die Seltenheit solcher Fälle im
untersuchten Raum und dadurch unterscheiden sie sich von Moses Gaster (Literatura popu-
lard romana. Bucuresti 1883), der die Ansicht vertrat, daB ein groBer Teil der gegenwArtigen
Mftrchen, wenn nicht der groBte Teil, sich aus Novellen und Erzahlungen entwickelt haben".

Der Märchentypus 313c scheint Uber ganz Europa, jedoch mit einem gewissen Schwer-
punkt auf Nordost- und Sudosteuropa" verbreitet zu sem. (Das rumdnische Material wurde
bisher weder bei Thompson noch bei Manusakas und Puchner berticksichtigt ; siehe Lazär

a'ineanu, Basmele romane, Bucuresti 1895, S. 386-387). Bei den Griechen erscheint die Magis-
che Flucht von dem Motiv der Vergessenen Brant tiberschichtet. Bereits 1930 hatte Antti Aarne
auf den fruhesten europhischen Beleg zum Motiv des Vergessens in Francesco Cieco da Ferraras
Libra d'Arme i d'Amore nomato Mambriano (Ferrara 1509) hingewisen.
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Manusakas und Puchner verzeichen eingangs hauptsachlich italienische literarische
AnklAnge oder Wiederaufnahmen von La sposa dimenticata", der 5. Novelle bei Cieco.

Im Hauptteil der Arbeit (25-143) werden 101 griechische Marchenvarianten untersucht, die
zwischen 1874-1964 aufgenommen worden sind ; nur 29 davon wurden bereits verafentlicht,
wahrend 72 sich in den verschiedenen Folklorearchiven Griechenlands befinden und daher in
der Marchenliteratur noch nicht benutzt worden sind. Die Belege stammen meist von den
griechischen Inseln, nur wenige aus dem Kontinental- und aus Nordgriechenland.

Die Verf. unterziehen das gesamte Material einer eingehenden und systematischen Ana-
lyse (der Titel, Morphologie der Namensformen, angefiihrte Brauche und Institutionen, Ein-
leitungs- und SchlBformeln, Motivschema, Motivanalyse) und kommen dann zur Herkunftsfrage.
Schon die fruheren Wissenschaftler (z. B. G. Rua) hatten angemerkt, daB dieses Thema in
Griechenland eine direkte Obernahme von Italien darstelle. Man sprach aber von einem oralen
Produkt der Novelle Ciecos oder Basiles". Manusakas und Puchner erbringen nun eine Fiille
von Argumenten dafur, da3 der griechische Oikotyp in Ciecos 5. Novelle des Mambriano,
jedoch auch in einer anderem literarischen Werk seine Quelle hat. Da sie diese zweite
literarische Quelle nicht finden, sehen sie sich gezwungen sie als verschollen zu betrachten
sie vermuten jedoch, daB es sich un ein kretisches Theatersttick des 16. oder des 17. Jahrhundert
handeln könnte. Basiles Rosella" (Pentamerone, Nr. 29) scheint namlich keine spurenbil-
dende aktive Rolle gespielt zu haben ; eher vertretbar ist die Ansicht, daB in seinem Pentame-
rone Elemente kretischer Marchenuberlieferung eingegangen sind" (143).

Wie kann man aber naheres uber das verschwundene kretische Theatersttick erfahren ?
Das griechische Marchen enthalt unter anderem ein Versfragment. Manusakas und Puchner
untersuchen das Problem der Verse im Marchen" und kommen zu dem SchluB, daB das
Versfragment den Rest eines kretischen Theaterstucks des 17. Jahrhunderts" darstellt. Dieses
Theaterstiick soli von einem kretischen Dichter auf Kreta, im kretischen Dialekt, in der ersten
Halite des 17. Jahrhunderts, wenn nicht etwas friiher, verfaBt worden sein. Tatsachlich waren
in den kretischen Stadten und Dorfern die Theatervorftihrungen wahrend der venezianischen
Herrschaft (1211-1669) sehr verbreitet. Attlerdings sind verlorengegangene Theaterstticke
aus der kretischen Dramaturgie des 17. Jahrhunderts" keine Seltenheit (175-176) ; einem ahn-
lichen Fall bildet die Tragödie Erophile" von Georgios Chortatzis (1600). Diese ist, wie die
Verf. darlegen, in Balladen, Volksschauspiele und Karnevalsunterhaltungen eingegangen (199
200).

Manusakas und Puchner rekonstruiren das Versfragment des Theaterstiickes im Origi-
nal (202-209). Die philologische Einschatzung dieses Unternehmens tiberlassen wir den Fachleute
des Griechischen. Fur die internationale Marchenforschung bleibt aber die Arbeit von Manusa-
kas und Puchner sie verfugt tber verschiedene Register und eine reiche Bibliographie ein
sehr interessanter Rekonstruktionversuch, einmalig in seiner Art, und zugleich eines der bedeu-
tendsten Werke des Jahres 1984 in diesem Bereich.

Ion Talo

CLIMENTINA IVANOVA, Erbarapcico, cps6exii H moago-maxuticini Inipmcitti platonticii
a aupicaTa Ha M. II. IIoromin (Les manuscrits cyrilliques bulgares, serbes et moldo-
-valaques de la collection M. P. Pogodin), Ed. B.A.N., Sofia, 1981, 576 pp. + 74 ill.

Rennie grace A des acquisitions et des dons, la collection de Pacadernicien M. P. Pogodin
(1800-1875) fut vendue en 1852 a la Bibliotheque Publique Impériale (actuellement Bibliothe-
que Saltikov-Scedrin) de Léningrade. Jusqu'à present, il n'y a pas eu de description complete
de ce fonds, i part le précieux catalogue dresse par E. Granstrem en 1953, consacre a ses seuls
parchemins. A present, on nous offre aussi les résumés des manuscrits sur papier, enre-
gistrés selon un critere typologique.

Le premier en date des parchemins remonte A la seconde moitié du XIIIe siècle, suivi
d'un deuxième, de Moldavie et date de 1470, alors que le dernier au point de vue chronologi-
que est de 1805. Sur le total de 74 parchemins, 23 sont d'origine roumaine. Voici de quoi ces
derniers se composent :

Psautiers IV 2, 1470, 178 ff. ; note mentionnant qu'il a été emit sur l'ordre d'Etienne
voIvode de la Moldavie par Cassien le hiéromome en l'an 6978; no 3, 1616, 212 ff., présentant
une graphie moldave ; note du métropolite Anastase Crimea de Suceava affirmant qu'il en
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fait don au monastère de Dragomirna, sa fondation, en l'an 7124, au mois d'avril, 13)
Tetraévangéliaires (n° 13, 1535, 320 ff. avec des miniatures ; note mentionnant qu'il a été
écrit par Thomas le Logothète pour le monastere de DobrovAt du temps de Pierre volvode
de Moldavie, en l'an 7043, novembre, 1 ; n° 14, troisième décennie du XVIe siècle, 295 ff.,
restauré ; notes d'une période ultérieure en langue roumaine; n° 15, XVI e siècle, 236 ff., no-
tes d'une période ultérieure ; no 16, seconde moitie du XVIe siècle, 364 ff., gloses en roumain
dans les interlignes datées du XVIIe siècle); Ménologe el Prologue en vers du mois d'ao0t (n°
22, première moitié du XVIe siècle, 219 ff., note de Pierre voivode de Moldavie de l'an 7085
qui en fait don à sa fondation le monastère de Galata consacré à l'Ascension, autre note du
monastère de Bisericani de l'an 1720); Ménologe el Prologue en vers de mai el l'Apocalypse inter-
pretée (n° 23, sixième décennie du XVIe siècle, 206 ff., II - fin du XV e - commencement du
XVIe siècle, 207-273 ff.; notes du temps de Pierre voivode de Moldavie, 1590 ; le moine
Daniel du monastère de Putna, 1681); Ménologe et Prologue en vers d'octobre (n° 25, milieu du
XVIe siècle, 195 ff copié par deux mains, particularités lexicales spécifiques ; n° 29, commen-
cement du XVIle siècle, 318 ff. ; particularités spécifiques des copistes moiclaves ; notes d'ac-
quisition par le hiéromoine Siméon pour 15 thalers en 1619, qui en fait don au monastère de
Poieni au pied du massif de Ceahläu, du temps de Gaspard voivode de Moldavie ; autre note
de 1637 du hiéromoine de Dragomirna pour le monastère de Hangu du temps de Basile voi-
vode de Moldavie); Ménologe et Prologue en vers de novembre (n° 26, moitié du XVIe siècle, 207
ff., sans commencement et sans fin, avec des miniatures et rédigé avec des particularités typi-
quement moldaves ; To 30, commencement du XVIIe siècle, 330 ff., note d'achat pour 15
thalers par le hiéromoine Simeon starets qui en fait don au convent de Poieni au pied du mas-
sif de Ceahläu en 1616 du temps de Radul voivode de Moldavie ; autre note de 1748 mention-
nant que le monastère de Hangu a été mis pour la deuxième fois à l'obédience des Grecs et
qu'il y a eu invasion de sauterelles); Ménologe et Prologue en vers de septembre (n° 28,
commencement du XVIle siècle, 272 ff.; note d'achat du meme starets Simeon pour 15 thalers,
qui en fait don au convent de Poieni au pied du massif de Ceahrau du temps de Radu voi-
vode de Moldavie) ; Ménologe el Prologue en vers de décembre (n° 31, commencement du XVIle
siècle, 352 ff., copié par plusieurs mains ; meme note d'achat du starets Simeon en 1616 qui
en fait don au convent de Poieni au pied du massif de CeahlAu du temps de Radu voivode
de Moldavie ; d'autres notes en langue roumaine écrites au monastere de Hangu); Ménologe et
Prologue en vers de mars-avril (n° 32, commencement du XVII° siècle, 514 ff., la meme note
d'achat du starets Simeon, contre 30 thalers, toujours en 1616, pour en faire don au couvent
de Poieni au pied du massif de Ceahl'au. C'est LA que figure aussi l'antienne dite Pripeala
de Philothee le Logothete de Mircea voivode en l'honneur des 40 martyrs); Triode-Pentécos-
taire (n° 37, seconde moitié du XVIe siècle, 160 ff., sans commencement et sans fin, dépourvu
de notes); Triode-Pentécostaire et Livre d'heures (n° 38, I - première moitié du XVIe siècle,
1-48 f. ; II - sans commencement, date de la fin du XVI e - début du XVIIe siècle, 49-262
f. ; restauré au XVIIIe siècle; on y retrouve l'antienne de Philothée le Logothete de Mircea
voivode en l'honneur des Grandes Fetes et de la Vierge Marie); Triode pour le Cardme (n° 40,
commencement du XVII e siècle, 236 ff.; note précisant que le hiéromoine Abraham de
Dragomirna l'a relié sous le régne de Miron Barnovski Movilil en 1628); Ociavaire, voix 5 - 8
(n° 42, seconde moitié du XVI° siècle, 254 ff. ; traits earactéristiques d'une redaction moldave);
Livre d'heures (n° 48, milieu du XVIe siéele, I, l-63 f. avec de nombreuses traces d'usure,
II, 64-118 f., avec des motifs végétaux, comportant l'antienne de Philothee le Logothete de
voivode Mircea en l'honneur des Grandes Fetes, de la Vierge Marie, de tous les beatifies et de
tous les martyrs de choix); le Typikon des monastéres de Jérusalem avec Pannexe du Typikon
de la Sainte Montagne (n° 52, 1622, 147 ff.; note mentionnant qu'il a été écrit par le métro-
polite de Suceava, Anastase Crimea, qui en fait don A. sa fondation, le monastere de Drago-
mima sous le règne de Toma voivode de Moldavie en l'an 7130, aoilt 4); Syntagme de Mathieus
Vlastaris (n° 57, 1495, 257 ff. ; note mentionannt que l'ouvrage est écrit par le scribe Damien
en l'an 7003 sur l'ordre d'Etienne voivode de Moldavie, fils du volvode Bogdan, A. l'intention
de l'église de St. Nicolas de Iasi); Ménologe de juin-aoilt (n° 72, seconde moitié du XVe - com-
mencement du XVIe siècle, 267 ff.). Deux autres manuscrits sont attribués A une redaction
moldave : Actes el Tetraivangéltaire (n° 18, fin du XVe Keefe, restauré eu XVIIIe siècle) et Li-
ore d'heures (n° 49, milieu du XVIIe siècle, 162 ff.; note en langue roumaine mentionnant
que ce livre est un don du reverend père Varlaam Coma afin que son souvenir en soit gardé).

De l'ensemble des manuscrits sur papier enregistrés sous les numéros 76-2007, nous en
signalons quelques-uns, A savoir : le n° 1131, du commencement du XVIe siècle, 495 ff., qui
contient 17 discours de Gregoire Tamblac ; le n° 1026, commencement du XV 0 siècle, 153 ff.,
florilege avec les plus anciennes copies de 4 discours du men-ie Gregoire Tamblac; le n° 798,
XVI siècle, 282 ff. avec une Vie de St. Jean de Suceava et suivi de quelques vers déclies A la
vie de ce saint par Gregoire Tamblac ; n° 217, Chois des Actes, 1466, 355 ff.; il est possible
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qu'il s'agisse d'une copie d'aprés un manuscrit de Moldavie (p. 424). Des notes rédigées en
roumain figurent dans d'autres manuscrits aussi : n° 21 (fin du XIV° siècle ; notes de 1652
et 1689; en 1744 le manuscrit se trouvait au monastère de Humor); n° 44 (Livre d'offices, de
la seconde moitié du XVIe siècle ; notes relatives au monastère de Putna en Moldavie). Les
23 manuscrits sont originaires uniquement de Moldavie, en vieux-slave, de rédaction de
Tyrnovo, ils présentent les particularités moldaves typiques. Or, la bibliographie de l'ouvrage
ne menttonne pas la littérature roumaine spécialisée se rapportant A ces manuscrits.

Notons aussi quelques coquilles : pp. 135, 141 et 146, les références au manuscrit n° 33
concernent en réalité le manuscrit n° 32 ; dans l'Index s.v. Philothée figure la page 51, où ce
nom n'est pas mentionné; de int:me, au lieu de <, p. 283 i il faut lire i p. 223

Malgré ces dernières remarques, l'ouvrage représente un instrument de travail modèle
pour les chercheurs du Sud-Est européen.

Paul

MIHAIL ROMANOS, 'Aneitl)eig x.c.cE .96:ret.g 5volia, vvoc-cocyc...yii xaf. Tív yX6cacc
-rclív xouTcroPXdczcov Athens, 1983. GEORGIOS BAB/NIOTIS, Euvon-rty.6 8Lchepal.q.Lcc

xocrocaTc'escoaç 5(.7.)v yXwacroXoyocCiv anou8c7.)v avilv TXXo'catz". Thessaloniki, 1983.

The perusal of several articles which comprise data concerning the origin and the lan-
guage of the Vlachs living in the Balkan Peninsula and which appeared of late in linguistic or
historical publications in Greece prompted us to write the present review. \Ve wish to com-
ment on those facts which appear to be incomplete from a scientific point of view. We start
from the assumption that such a point of view can solely rely on the Integial knowledge of the
bibliography written on a particular subject.

The article belonging to M. Romanos and entitled 'Arc6ietç xo:E Z-écret.g v.& T6 6volia,
xovrocycoyi) )(mt. TAV yX60.60C T(I)V xouTooPdczcov (Opinions and positions on the name,

origin and language of the Koutsovlachs) issued in "1\1v.0..71 rEcopyíou Koupt.i.o/A7", Athens,
1983 is one of the Greek linguistic contributions of the last decade on the language spoken
by the Vlach population in the Balkan Peninsula with a special view to the Aromanians.

Romanos' article starts with a short presentation of the Romanian ethnonym (i.e., eth-
nical name) and of the theories formulated on the origin as vvell as on the formation arca of
the Romanian language. The author quotes the Greek and selectively the Romanian sources
of information (see pp. 5-6). Then he mentions the "Latin-speaking" of the Istrian Peninsula,
"the nowadays Istro-Romanians" whose language is in M. Romanos' opinion "both Romance
and Slavic, mainly in vocabulary" (pp. 6-7).

The next group of Vlachs the author refers to are the "Latin speaking" "Megleno-Ro-
manians" who call themselves "Vlachs" (p. 6). Most of these "very early embraced the Isla-
mic religion" (p. 6) and "2,000 Turkicized (Megleno-Romanian) families moved on to east
Thracia, some others to Dobrudja, others again to Monastir and to the surrounding area"
(P. 7).

As far as the Arornanians are concerned "the Koutsovlachs" (a term adopted by the
author and which was used not only by the Greek historiography but also by the Romanian
one) they speak "a different language from the Roer anian" (see p. 8 and p 25). In point
of their origin they appear to M. Romanos as well as to A.Lazarou "the purest Greeks because
they were in the least degree subject to mixtures" (p. 18).

Unfortunately the article under review seems to lack in two major directions :
On the one hand, the approach should have implied a clear-cut distinction between two

levels : the historical and the synchronical one. From a historical point of view the language of
the Aromanians is a Romanian dialect, as it has been demonstrated in a most convincing
way by several linguistic studies (cf T. Papahagi, Dtsparzfu st snprapuneti lexicale I Lexical
Disappearances and Superpositions / Bucharest, 1927; Th. Capidan, Aromdrzu. Dtalectul aro-
mdn. Studiu lingmstic I The Aromanians. The Aromanian Dialect, A Linguistic Study/, Bucha-
rest 1932; Matilda Caragm-Marioteanu, Fonomorfologze aromand. Studaz de dialectologte struc-
turaid (Aromanian phono-morphology. Structural Dialectology Studies/ Bucharest, 1968;
idem, Compendiu de dialectologte romdai (nord si sud-dundreand ) /Abstract of Romanian Dia-
lectology (North- and South-Danubian)/, Bucharest, 1975; E. Petrovici, Studzi de dialectologle
§1 toporutnie /Dialectology and Toponymy Studies/, Bucharest, 1970; Elena ScArlätoiu, Relaf ti
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lingvistzce ale aromatulor cu slavii de sud /Linguistic Relations of the Aromanians with the South-
ern Slavs/, Bucharest, 1980 ; for the bibliography of the matter : idem, "The Balkan Vlachs
in the light of linguistic studies", RESEE, XVII (1979), 1, pp. 17-37). Due to the special
conditions in which this dialect developed in time it eventually became an "atypical", "di-
vergent" Romanian dialect, the same as the Megleno-Romanian and the Istro-Romanian dia-
lects (cf. Elena Scärliltoiu, "The Balkan Vlachs..." p. 20). The cultural milieu in which each
of those dialects evolved had an important part to play in the above-mentioned transforma-
tion. The Greek cultural milieu influenced the Aromanian ; the Slavic one and mainly the
Bulgarian one influenced the Megleno-Romanians, while the Croatian one influenced the Istro-
Romanians. From the contemporary perspective the language of the Aromanians is for the
researcher a different thing from what it had been for instance to Th. Capidan or even to
T. Papahagi in his huge "Dictionary" which has already become a historical dictionary. The mo-
dernisation process of the societies within which there developed not only the Aromanians
but also the Meglenites and the Istro-Romanians had very many consequences at all levels,
the language included. To put it differently, the social and cultural integration which charac-
terizes the contemporary epoch, inevitably caused the linguistic integration of the Balkan
Vlach groups, subsequently materializing in the gradual renouncement of their native dialect,
and the adoption, as a communication means, of the literary languages of the countries in
which the Vlach populations live.

On the second hand, the perusal of the article conveys the impression or even the con-
vinction that the author did not have the main reference studies on the discussed matters at
hand. A wider information range starting with J. Thunmann and W. M. Leake, whose
opinions were different in many respects, then I. G. von Hahn, G. Weigand, B Nicolaides, K.
JireCek, M. E. Picot, N. Popilian, I. Nenitescu and others, up to Per. Papahagi, T. Papahagi,
Th. Capidan, Matilda Caragiu-Marioteanu, N. Saramandu and the Slavic linguistics with the
studies of B. Nastev., P. Atanasov, Galina P. Klepikova would for sure had determined
the author to be less decisive or to make assertions more cautiously at times. Here are some
sp ecif Ica Lions

As to the characterisation of the Istro-Romanian as "a Romance and Slavic language"
as the author defines it, we think that he should have consulted the studies of S. Puscariu,
I. Coteanu, R. Flora and the newly issued A. Kova*Cek's book Descrierea zstroromanei actuale
(The Description of the Nowadays Istro-Romanian), Bucharest, 1971. The Slavic influence,
i. e , of the Croatian vernaculars of the Istrian Peninsula, was particularly strong. It left its
imprint equally in the vocabulary, syntax and morphology (see Galina Klepikova's contribu-
tions). Nowadays the dialect has almost disappeared, not so much because it had become "a
mixed language" but mainly for the same reasons derived out of the social and cultural in-
tegration of its speakers, an integration which imposed the ever narrower use of the dialect
as a means of communication.

In connection with the Megleno-Rornanians and their addiction to Islamism we would
like to remind the author that at the time when Th. Capidan's investigation was in progress in
the very area, i.e. the second decade of our century, the Christian religious tradition was still
alive in the conscience of the natives of Ninta-Enotia (cf. Th. Capidan, Meglenoromanii 1 The
Megleno-Romanians/, vol. I, Bucharest, 1925) That means that the conversion to the new reli-
gion of the natives in the above-mentioned village did not take place very early but by the
end of the 18th century (i.e. the way Th. Capidan supposed (op. cit.), relying on the informa-
tion he had collected); otherwise the only Megleno-Romanians who were converted to Isla-
mism were the Ninta-natives. Later on, in the third decade of our century, they settled down
in European Turkey; as far as we know there are no Moslem Megleno-Romanians in Do-
brudja, as M. Romanos maintains (p. 7).

On the name Vlach, used by the Megleno-Romanians to call themselves, let us specify
that this was never the case. The term of German origin was used by the South Slays to de-
nominate the Romance population, on its way of becoming Romanian between the 6th and
the 7th century, a population with which they established relations from the very moment of
their migration out of their original country to the South. The Slavic form which underwent
a metathesis vlah < *valhu was fixed in writing in the 10th century, in Byzantine Greek, a
language in which that word was a South-Slav borrowing. The word was equally borrowed for
denominating the Romanians by the other non-Roman Balkan Peninsula populations.

A large and documented discussion on the ethnonym roman (Romanian) with its dia-
lectal variants ruffian, rumar, arman etc. can be found with G. Ivänescu, Istoria ltmbii romdne
(The History of the Romanian Language), Iasi, 1980 and, more recently with V. Arvinte in
his philological study : Roman, romanesc, Romania (Romanian, Romania) Bucharest, 1983,
where the Aromanian variants of the name in discussion known so far are demonstrated to
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show a lot of analogies with the situation in Aromanian as far as the way in which the un-
stressed Latin vocal -o- of the word romanos was treated. Thus one can follow the perfect con-
sistency with the Romanian phonetic rules of all these variants, the large dialectal basis of
roman armán etc.) and its old character both North and South of the Danube (op.
cit. pp. 59-65).

We do not wish to insist on several other questions raised by the author which each call
for a whole discussion based on the large existent bibliography. Hue is a last inadequacy to
remark. The Jiree'ek line does reach the Danube as we can glean (pp. 19-20) but it fol-
lows the heights of the Haemus (Balkan) Mountains, that is much more South from the river.
Recent researches have demonstrated, taking into account the language used in the Latin
South East European inscriptions, that the imaginary Jireèek line did not separate in fact
two linguistic areas but two large cultural zones Latin and Greek (cf. H. Mihäescu, La
langue latine dans le sud-est de l'Europe ), BucharestPans, 1978).

The same remarks apply to the assertions includcd in an article entitled "Euvon-nx6
8Lótypal_tl.toc. crrjp.Eptv-i,q Y.0(.7U-C77&6E04'76.TV y2a.ocToÀo-p.x(73v circouv a-rip 'EUCcarz (A Syno-
pima' Description of the Actual State of Linguistic Studies in Greece) due to Professor
Georgic's Babiniotis, a contribution to the second linguistics symposium of Northen Greece
which took place in Thessaloniki in 1978 (B' ZU[L7C6GLO no,anoXcytaq toS BopetocXXa8ixci5
X6poo, "117-cet.poc-5Iay.e.kva-Occ2x-1, 13-15 'ArcpLXotti 1978, IIpocxv.xá, I.M.X.A., 159,
0.sanocÀovíxr), 1983, pp. 209.-244

From the section dedicated by the above-mentioned article to the dialectal studies we
quote "...Starting with Hatzidakis and up to Andriotis, the older generation, the middle one
and the generation of the today linguists, never ceased to defend our national rights, demons-
trating at times taking language as an undeniable criterium for the identity of a people
the Greek character of the ancient Macedonians' language... or contesting the minoritarian
claims of the Romanians which derive from the erroneous (our italics) presentation of the Greek
Koutsovlachian as a dialect of the Romanian language and the assertion of a supposed Roma-
nian origin of the Greek Koutsovlachs". (pp. 229-230).

We deem that the controversial problem of the Aromanians' origin which occasioned
such a rich, nuanced and relevant literature should not be just mentioned in a few lines, not
even in a synthetic study. Missing other historical data contemporary science has made use
of such criteria as the language (our italics) and civilization facts (see in this respect the study
"Arta popularä a aromânilor din Dobrogca" (Thc folk art of the Dobrudja Aromanians), Me-
ridiane Editing House, Bucharest, 1979). It is today a scientifically proved truth that the
Aromanian language is, as we have explained above, an atypical Remanian dialect. Here
are some other studies on the Romanian language IN hich enjoy an international authority and
in which this scientific truth is stated : C. Tagliavini Le origini delle lingue neolatzne. Seconda
edizione rielaborata. Bologna, Ricardo Patron, 1952; Ovid Densusianu Histoire de la langue
roumaine, Paris, Ernest Leroux, 1901-1938.

We wonder why G. Babiniotis refers to the Greek Koutsovlachian while the entire
Greek bibliography of the matter mentions either Koutsovlachian (v.GuTo-oPcxxirdc/xou-:co-
f3Xc'exix-t0 see NixoXo'tou Att. Koc7ocb,-,) `E),),Tvixiq irct4ácicig a-cci YouTacP),cizivoc AtScompt-zil
St.cc:pLf3-;1, Genacaovív.Th 1977, or Aromanian (ezputi.GULY.") ECC 'AxtXX6wç T. Aoc cipcu 'H 'Apa)-
(2ouvixi) Y.cd, )) vet& .77.,g oa6aciq ccirrTig" AiaTptp-i) ataccy.toga, 'AD-iivat, 1976
and also 'Av-movtou Mnouroúx.tlç Tó p.7,tich L Mcpcpcacry.-;¡ etvci?o,a7¡.
Ataccx-roptx.;1 8,cci-pLf315. Vva, 1982), i. e. terms taken over either from Greek or Aromanian
and which in the light of our remarks denominate a historical phase of the language under
discussion. If G. Babiniotis had in view the actual state of the idiom known in the Roma-
nian bibliography as the Aromanian dialect, he should have referred to obvious interferences
with the Greek language and to the fact that the dialect strongly influenced by it is replac-
ed by Greek, the cultural language of all the inhabitants of Greece.

Elena Sea' rlatoiu Lia Brad-Chisacor
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DANIEL BARBU, Manuscrise bizantine in coleclii din Roindnia (Manuscrits byzantins dans
les collections de Roumanie). Bucarest, Editura Meridiane, 1984, 63 p. +XXXVI pl.

Trente-six planches en couleurs précédées d'une dense etude introductive mettent sous
nos yeux les enluminures et les ornements qui enrichissaient de leur lignes et couleurs exquises
les textes copies avec assiduité à Byzance. Daniel Barbu a fait un choix dans les 45 manus-
crits et feuilles éparses, pour retenir les pieces qui peuvent évoquer différents aspects de l'art
byzantin et suggérer, en même temps, le point de depart de l'enluminure sud-est européenne.
L'auteur insiste sur le caractère complémentaire de l'enluminure dans une civilisation qui
cultivait, A bon escient, le dialogue de l'écriture avec la peinture, et refait le trajet des ma-
nuscrits issus des ateliers de l'empire dans les principautes roumaines ; aujourd'hui ces manu-
suits sont conserves dans les grandes bibliotheques et les musées de Roumanie. Daniel Barbu
nous offre une image complete de ce trsor, en suivant le systeme adopté par le pr Herbert
Hunger dans sa description des manuscrits grecs de Vienne . données concernant les aspects
exterieurs de chaque manuscrit, son contenu, details sur les feuilles, la calligraphie, l'état de
la conservation, la rehure, les possesseurs, ensuite la description des enluminures, des references
bibliographiques Alms la partie la plus incitante de ce catalogue se trouve à la fin de chaque
presentation, car les commentaires de l'auteur partent de l'analyse des images pour reconsidé-
rer la datation du manuscrit et pour reconstituer les milieux culturels qui ont produit chaque
piece ou qui ont accueilli chaque manuscrit porteur d'un texte vénéré et d'un art digne à
etre imité.

A. D.

La tentation du baroque dans les cultures du Sud-Est européen, i Baroque i, Montauban, 11,1983.

Existe-t-il un baroque sud-est européen ou est-il plus sage de parler d'éléments baroques
parus dans ces cultures aux XVIIe et XVIIIe siècles ? Un colloque organise par l'AIESEE en
1981 a essayé de cerner les réponses possibles et d'ouvrir de nouvelles voies A. la recherche qui
se penche sur une contrée pas assez bien connue jusqu'à present. Felix-Marcel Castan, le
directeur de la préstigieuse -revue de Montauban, a bien voulu accueillir les textes qui ont
forme la substance du colloque de Bucarest.

Le lecteur trouvera dans cette suite d'études des réflexions sur les relations du Sud-Est
avec les grands courants de la civilisation européenne (Virgil CAndea), une analyse des transfor-
mations intervenues dans l'imaginaire et le schema mental qui ont favorisé la baroquisme qui
se laisse saisir dans la littérature et le langage figuratif du XVI Ie siècle (A. Dutu), les attitudes
baroques chez les Roumains et les impulsions étrangères qui ont nourri le « baroque apres By-
zance (WAzvan Theodorescu), la formation d'un style baroque dans l'architecture des pays
roumains (Grigore Ionescu), surtout comme suite de la politique culturelle de Vienne (Adriana
BuzilA) ou comme resultat de l'apparition d'un esprit baroque en Valachie (Tereza
ainsi que deux exposés qui suivent les presences baroques soit dans l'art aulique de la cour du
prince Constantin BrAncoveanu (Anca Vasiliu), soit dans l'art paysan de la region du nord de

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXIII, 2, p. 189-195, Bucarest, 1985
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la Transylvanie, le Maramures (Anca Bratu); très suggestifs sont les témoignages de l'art du
livre (Monica Breazu) et les divers aspects du baroque dans le thatre roumain (Valeriu
R Apeanu).

Ajoutons que ce fascicule portant sur 4 Le concept de Baroque dans la science histo-
rique » contient un magistral exposé doctrinal de José-Antonio IVIaravall et un débat sur le
baroque « au temps des troubles 0, tous les deux suivis d'excellentes discussions. En introduc-
tion se trouve une etude sur la femme dans la poésie française du XVIIe siecle. Un fascicule
qui s'impose par sa variété et sa richesse, et par son apport à la meilleure connaissance d'un
style vraiment européen, toujours réévalué grAce aux initiatives et interventions de Felix-
Marcel Castan.

A.D.

GABRIJELA VIDAN, Un voltairien négligé : Stjepan Zanovié, Studia romanica et anglica
zagrabiensia o, 28, 1983, 1-2, p. 3-23.
Aventurier et grand amateur de supercheries littéraires, Stjepan Zanovie, originaire de

Budva, Montenegro, a contribué directement A la circulation des idées nouvelles et A la re-
fonte des genres littéraires traditionnels. Dans un siècle oil la communication intellectuelle con-
tinuait d'etre précaire, de tels médiateurs méritent plus d'attention ; Zanovie qui a traverse
l'Europe dans la deuxième moitié du 18e siecle exerce « la singularité attrayante des hommes
d'ombre et de scinti'lement o, d'apres Suzanne Roth qui l'a évoqué dans son livre Les Aventu-
hers au XVIII e szècle (Paris, 1980). Gabrijela Vidan va plus loin dans son etude et soumet
A une reevaluation pertinente les écrits en italien et français de celui qui avait pris comme mo-
dele Rousseau, Voltaire, Montesquieu et Lesage, tout en insistant sur les Lettere turche publiées
aussi en français et allemand en 1776 et 1777. a ll est le seul A notre connaissance, conclut G.
Vidan, à avoir si bien maitrisé la langue française, venant des terres sud-slaves, et puis cet a d-
mirateur de Voltaire semble bien etre le seul à avoir écrit en toutes lettres qu'il l'était. C'est
vrai qu'il ne risquait pas sa p eau pour cette audace, puisqu' il ne vivait pas dans ces terres adri-
atiques et balkaniques. Il courait comme nous le savons, bien d'autres risques. Mais il por-
tait cependant en lui les dilemmes de tant d'autres autochtones de ces regions, aux distinc-
tions ethniques et nationales, flottantes et indéterminées. Son goAt de l'imposture, de l'affir-
mation à tout prix, ses jeux de mystification et d'auto-mystification, sont moins des signes
d'une schizophrénie clinique que d'un déchirement existentiel profond o.

A.D.

B. P. Hasdeu, Istoria crated a romámlor (L'histoire critique des Roumains), edition rédigée et
etude introductive par Grigore BrAncus ; etude introductive et notes par Manole Neagoe,
Ed. Minerva, Bucarest, 1984, LXXVIII + 660 p.

Par cette parution de Istoria criticd a románilor nous avons ma intenant à la disposition la
première, en ordre chronologique, des ceuvres fondamentales de B. P. Hasdeu, ceuvre encyclo-
pédique tout comme Cuvente den beitrini (une excellente edition critique en a donne en 1983
1984 G. MihAilA) et Etymologicum Magnum Romaniae (édité toujours par les soins de Gr.
BrAncus).L'écliteur Gr. BrAncus a choisi pour 'storm... la deuxième variante, celle de 1875, con-
sidérablement remaniée par rapport A celle de 1873.

De meme que Etymologicum Magnum Romaniae, Istoria crdicd est conçue d'une mani-
ire inter- disciplinaire (histoire, philologie et linguistique, ethnologie, sciences juridiques,etc.
voir la preface de Hasdeu) et, toujours comme le célèbre dictionnaire, elle n'est pas achevée.

Afin de donner une réponse solide A la theorie de Rbsler (Istoria... étant la première
réponse A cette theorie), Hasdeu utilise les documents antiques et médievaux, les données de la
langue, les elements de folklore.

Les deux etudes introductives (plus que les notes de Manole Neagoe) mettent en lu-
mière la méthode du savant, suivent son analyse (qui commence par le processus d'ethnoge-
nese et s'acheve au XIVe siècle) et mettent en evidence les arguments valables de H. ou
les problèmes qui n'ont pas encore une solution definitive et pour lesquels on peut discuter les
hypotheses de H. Dans son erudite introduction, Gr. BrAncus releve d'une manière syste-
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matique, tenant compte de derniers résultats et de ses propres recherches les problemes
importants de l'histoire de la langue roumaine, abordés par Istorta: l'origine latine de la langue
l'apport du substrat, les rapports entre le roumain el d'albanais, l'absence des vieux termes
allemands, le caractere de l'influence slave, l'unité dialectale du roumain, etc. Tous ces faits
et l'analyse des hydronymes antiques, des noms des pays roumains, des noms de personnes
sont de forts arguments linguistiques utilises pour la première fois au secours de l'analyse his-
torique, démontrant le caractere autochtone et la continuité des Roumains dans leurs terri-
toires.

C'est grace A Grigore Brancus, l'éditeur avisé des ceuvres de Hasdeu, que l'actuelle ge-
neration de chercheurs de l'histoire roumain e dans le contexte sud-est européen peut utiliser
ou peut mieux connaitre l'activité de l'un des pionniers de l'étude du Sud-Est de l'Europe en-
globant les résultats de plusieurs disciplines.

C. V.

Carteggio Hasdeu Schuchardt, a cura di Bruno Mazzoni. Liguori Editore Napoli, 1983,
241 p. a Romanica Neapolitana * a cura di Francesco Bruni e Alberto Várvaro, 15).

Ces dernières années on constate un intéret tout special pour ractivité scientifique de
l'érudit roumain B.P. Ha sdeu, dont les ceuvres capitales sont rendues aux nouvelles generations
de chercheurs à l'aide de solides editions critiques. Maintenant, par les soins de Bruno Mazzoni,
nous avons la possibilité d'examiner la correspondance toute entière entre B. P. Hasdeu et le
grand romaniste allemand H. Schucharclt. Il s'agit de 90 lettres, dont 36 sont de la part de
Hasdeu, tandis que 54 sont de H. Schuchardt. Cette très importante correspondance, qui com-
mence en 1874, ayant un grand essor entre 1877 et 1879 et s'achevant en 1897, donne une
riche série de renseignements tant sur Hasdeu que sur son interlocuteur, Schuchardt. L'in-
troduction étendue de B. Mazzoni jalonne revolution et les courants de la linguistique au
XIXe siècle, precise la contribution de méthode de Schuchardt et de Hasdeu, établit leurs do-
maines de recherche, donnant ainsi au lecteur la possibilité de mieux comprendre la discussion
développée à travers les lettres publiées.

Ces lettres laissent voir rintéret toujours plus vif de Schuchardt pour le roumain en
tant que langue romane (qu'il met en relation surtout avec l'italien) et la tendance constante
de Hasdeu à étudier le roumain dans le contexte des langues sud-est européennes. Hasdeu
donne une place particulière à l'étude des elements préromains du roumain, en comparant le
roumain à l'albanais, qu'il suppose continuer le thrace (c'est dans une lettre A Schuchardt
que Hasdeu avance pour la première fois cette hypothese, qu'il va reprendre plus tard) ; d'ail-
leurs, Hasdeu ne limite pas la comparaison à l'albanais. Il y a dans les lettres beaucoup
d'étymologies de substrat et les notes très riches que Mazzoni rédige pour chaque mot, enre-
gistrant les résultats actuels, mettent en evidence soit qu'elles ont été acceptées, soit qu'on
n'a pas trouvé jusqu'ici de solutions définitives. De la part de Schuchardt on peut suivre la
demonstration d'une série d'étymologies du latin, qui pour la plupart sont confirmées aujour-
d'hui. Les deux correspondants se referent aussi aux problèmes de phonétique, de syntaxe com-
parée, de l'orthographe du roumain.

L'échange d'opinions entre Hasdeu et Schuchardt donne la possibilité de suivre le pro-
cessus de naissance de deux ceuvres fondamentales de Hasdeu : Cuvente den batrini et Ely-
mologicurn Magnum Romanute. De mérne il y a des references à d'autres travaux de Hasdeu :
Istoria criticd a romtinilor, les revues (4 Columna lui Traian et a Arhiva istorica *, le question-
naire sur les coutumes juridiques et le questionnaire linguistique et mythologique, l'édition du
psauticr de Coresi; certainement, il ne faut pas omettre les references à différents livres et per-
sonnalités de l'époque.

La publication de la correspondance entre Hasdeu et Schuchardt uniquement, les lettres
rengées scion la date, sans aucune omission (l'auteur établit parfois la date exacte) donne
l'unique image réelle et profitable pour le lecteur : il peut suivre les reponses immédiatement
apres les questions posées, il peut observer les differences et les similitudes de méthode de deux
savants, leurs preoccupations, etc. C'est seulement de cette manière qu'on peut comprendre
l'incident né autour de l'introduction de Schuchardt à Cuvente..., incident aplani petit A
petit. C'est le mérite de B. Mazzoni (les notes amples et tres documentées, renvoyant d'une
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lettre à une autre) d'avoir présenté cet aspect sans opinions préconcucs et de laisser au lec-
teur la possibilité d'en juger lui-meme (les lettres XIXLIII)

Il faut souligner encore une fois, laissant de cdté d'autres details significatifs, le travail
irréprochable de B. Mazzoni. Le souci pour la datation, dans la lecture et dans la transcrip-
tion, la redaction des notes nombreuses, exactes, riches en informations (la bibliographie
en est un témoin), l'index des mots roumains et des noms propres font de ce Carteggio un ex-
cellent instrument de travail, indispensable pour mieux comprendre les deux illustres corres-
pondants. L'image de deux savants, de ceux deux hommes et de leur grande amitié reste
l'esprit du lecteur grace précisément à la solution d'éditer entièrement leur correspondance.

C. V.

N6cc qc-ropbx 'Aka)) Ku.0-0600, réédition de la première edition vénitienne de 1749, par
Alexis Polftis, Athènes, 1983, 102 p.

La réédition d'un texte litteraire néogrec, qui avait &le à peine mentionné par les cata-
logues des imprirneurs et dont on ne connaissait plus l'édition vénitienne, devenue si rare,
nous semble intéressante et utile a plusieurs titres. Tout d'abord, ainsi que le remarque Loukia
Droulia dans sa note introductive, il s'agit de la découverte d'un produit presque inconnu de
la littérature grecque du XVIIIe siècle. La nouvelle histoire d'Athestlus de Cythère avait partage
jadis le destin d'autres textes laiques, qui se frayaient difficilement leur chemin à une épo-
que où l'imprimerie était surtout destmée aux écrits traditionnels (théologiques, liturgiques,
didactiques). C'est donc une restitution, permettant de combler une lacune, que nous offre
en premier lieu cette réédition.

Mais la ne s'arrete pas l'intérêt éveillé par ce petit bouquin. Alexis Politis, qui en assure
les soms et l'étude introductive, nous donne une excellente analyse des réalités sociales et in-
tellectuelles qui expliquent S2 parution. Provenant de Céphalome, ce poeme décrivant les aven-
tures et les passions d'un couple Athesthis et Elisos de l'ile de Cythère, qui vivait à repo-
qu e d'Héraclius, fut imprimé à Venise (1749) par le bien connu typographe A. Bortoli. Appa-
rent& à quelques ceuvres littéraires de l'Heptanèse, mieux connues ces derniers temps grace
aux rééditions et aux recherches d'Emm. Kriaras, C. Th. Dimaras, Mario Vitti et Sp. A. Evan-
ghelatos, l'histoire d'Athesthis est probablement aussi une de ces traductions de l'italien
qui, par leur caractère d'adaptation, ne sont pas dépourvues d'originalité. Aussi l'esquisse du
0 moment idéologique o qu'elle reflète est-elle valable pour toute une catégorie d'écrits littéraires
de l'époque. C'est surtout une analyse du gotit de la lecture, des loisirs et, en general, de l'ho-
rizon auquel se limitaient ces hommes dont la vie était réglée par une sorte de rituel quoti-
dien assez rigide. Comme traits caractéristiques de ce genre dont « Athesthis » est un cas
représentatif retenons la place qu'y occupent le péché et le malheur (l'idée du bonheur
étant encore absente des chansons grecques), ainsi que le cadre historique tres peu precise
et le caractère parenétique du texte vers sa fin, quand le récit sentimental devient un récit
moralisateur, par un phénomène de modernisation qui serait peut-ètre clû au traducteur.

Quelle fut la place de cette edition dans l'ensemble de l'activité de Bortoli, est une ques-
tion qu' A. Politis se pose avec une légitime curiosité, vu le caractére d'exception de pareils
textes littéraires (tel l'Protocrite ) ,puisque la plupart des livres imprimés par Bortoli étaient
didactiques. Dans cette categorie d'écrits qui s'adressent à un public moins cultivé et plus
porté vers les lectures agréables que vers celles qui peuvent l'instruire, l'éditeur voit un chapi-
tre de l'histoire culturelle qui demande à etre étudié. Il signale aussi leur interet pour Phis-
toire de l'imprimerie qui marque une nouvelle étape par cette « série » litteraire destinée aux
citadins.

Remarquons une fois de plus combien la riche activité du Centre de Recherches Néohel-
léniques devient indispensable pour l'étude de l'histoire littéraire et culturelle. Après les biblio-
graphies, les catalogues, les repertoires et les index parus ces dernières années, la série des
reeditions s'annonce tout aussi intéressante. D'autant plus que par de pareilles etudes in-
troductives, elles représentent des contributions scientifiques de tout premier ordre.

C.P.-D.

Un résumé de la correspondance sur Cuvente. . et de l'incident autour de l'introduc-
tion donne dans une note ample dans son edition critique G. Mihaila (Cuvente. , tome I,
1983, p. 593 et suiv.). Voir aussi les trois volumes de correspondance édités par le collectif de
l'Institut e G. Calinescu s, aux editions Minerva, Bucarest, 1982-1984.
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Journal of Modern Greek Studies, Vol. 1, May 1983, The John Hopkins University Press, Edit-
ed by A. Lily Alacrakis and Peter S. Allen.

The coming into being of the Journal of Modern Greek Studies is what we may call not
only a welcome event but also a most timely one if we remember that the MGSA was founded
in 1968

The first issue is dedicated on the whole to "Women and Men in Greece : A Society in
Transition". It was only natural that the editing board should choose such a topic for the first
issue as the relationship men-women ranks among the most characteristic topics of the geogra-
phical, social and historical reality called Greece.

The "Preface" by the editors Peter S. Allen and A Lily Alacrakis shows that the pa-
pers published in the first number are part of the MGSA 1980 Symposium wherefrom the num-
ber borrows its title and provides details about the contents.

Part I with its sub-title "Greek Women and Alen in History, Literature and Religious
Life" comprising papers presented at three sessions of the above-mentioned symposium name-
ly "Literature as a Mirror of Changing Sex Roles", "Women in History" and "Women in
Ritual and Religious Life" is introduced by William F. Wyatt, Jr. chairman of the session
on "Women in History". 'Wyatt points to the importance of the issue as well as its potentially
divisive nature. There are then a few considerations dedicated to the importance of scholar-
ship in approchmg social issues to which it becomes no solution but of which it presents facts
deprived of the emotional burden which may further on be subject to action or decision. The
r elation of men and women in today's world is a "clearly emotionally laden issue" in Wyatt's
opinion and we subscribe to that, subsequently calling for adequate scholarship.

Wyatt establishes three criteria for proper scolarship in the domain, namely the avoi-
dance of reductionism, schematism and stereotype. The papers of the symposium answered
no doubt to these criteria and are a positive contribution to the controversial woman's pro-
blem in Greece, shedding new light on the Greek social phenomenon in its whole.

Eva C. Topping's paper on "Patriarchal Prejudice and Pride in Greek Christianity
Some Notes on Origins" contributes a most documented analysis on the theological origins of
ideology in the Greek traditions that discriminate against Greek women

An interesting insight into the Cretan Renaissance is Rosemary E. Bancroft-Marcus'
"Women in the Cretan Renaissance (1570-1669)". Her conclusion is that the Cretan authors
were less chauvinistic than their Italian contemporaries and somehow sensed that one day
anti-feminist tradition might give way to a more balanced attitude.

Paschalis M. Kitromilides' "The Enlightenment and Womanhood : Cultural Change and
the Politics of Exclusion" reveals the interesting stance of the emergence of the first group
of Greek women intellectuals and the way in which they looked upon their role in the con-
text of cultural change.

A characteristic Balkan folk motive also found in the Greek folk songs, i e. the "An-
dreiomeni" (the woman warrior) is described by Elisabeth Constantinides in her "Andreiomeni :
the Female Warrior in Greek Folk Songs".

In the same field of folk songs there is an important contribution by Margaret Alexiou
called "Sons, Wives and Mothers : Reality and Fantasy in Some Modern Greek Ballads". The
paper is to its author a preliminary and exploratory exercise for a deeper study on the ques-
tion of how myth is related to society. The author is too modest in saying that her paper
contributes a most useful classification of the themes and valuable conclusions on the five song
types examined. The idea of adding the comparative summary of ballad themes and the origi-
nal texts with an English version contributes to a better understanding.

A most documented sociological paper on "Women, the Aged and Religious Activity :
Oppositions and Complimentarity in an Urban Locality" belongs to Renée B. Hirchon.

Then follows Kostas Kazazis' "Men vs. Women in the Third Wedding". K ostas Taktsis
novel with an ever wider foreign readership (a Romanian version is prepared for print) was
subject to all sorts of analyses but the present one focuses on the reciprocal treatment o-
men and women with interesting conclusions. It confirms once more that "The Third Wed-
ing" is a novel of deep writing and therefore can be approached from a multitude of stand'
points.

Katerina Anghelaki-Rooke makes proof in her paper entitled "Sex Roles in Modern
Greek Poetry" of a subtle knowledge of Modern Greek feminine poetry.

Part II, "Symbolic Aspects of Male/Female Relations in Greece" has an"Introduction"
by Loring M. Danforth showing how the papers included continue the early work done by
John Campbell and Ernestine Friedl on the position of women in rural Greece and that they
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"mark the application of more recent theoretical work on the anthropology of women and
gender roles to the ethnography of rural Greece".

The first paper belongs to Michael Hertzfeld and treats the "Semantic Slippage and
Moral Fall : the Rhetoric of Chastity in Rural Greek Society".

Ruth Mandel's "Sacrifice at the Bridge of Arta. Sex Roles and the Manipulation of
Power" brings into discussion a pan-Balkan motive of the woman sacrificed and immured
in the foundation of a church (Romania) or a bridge (Yugoslavia and Greece). The author
chose as a starting suggestion a quotation from Mircea Eliade's Zamolxis the Vanishing God
which states that traditional societies viewed the human dwelling as an imago mundi and there-
fore any work of foundation symbolically reproduces the cosmogony. It is exactly what
Ruth Mandel tries to demonstrate in the particular case of "The Bridge of Arta" and Greek
cosmogony. Her interesting conclusions reach still remoter areas pertaining to culture and na-
ture. To her the ballad in discussion magnifies the woman's implicit and primary liminal
position between insiders and outsiders, nature and culture and her mediation between the
worlds of the living and dead.

Jill Dubisch's "Greek Women Sacred and Profane" provides a nuanced study on the
woman's spiritual status within the Greek society.

The next paper, "Power through Submission in the Anastenaria" by Loring M. Dan-
forth examines the case of a ritual in northen Greece which occasions invaluable conclusions
on how women act in a stance when they are given opportunity to act with an authority usu-
ally possessed by men.

Muriel Dimen's paper "Servants and Sentries Women, Power and Social Reproduc-
tion in Kri6vrisi", focuses on the specific social role of the household and the place of woman
within it.

The paper on "The Meaning of Dowry Changing Values in Rural Greece" by Juliet du
Boulay concludes the volume. Dowry might not be the essential issue of the woman's problem
but it is in our opinion the most conspicuous. Dowry is seen as an expression of the atti-
tudes toward women. No definite conclusions could possibly arise for the whole Greece but it is
to be retained that the dowry phenomenon is at present in an undeniably transitional phase.

Let us greet once more the prevailing spirit of high scholarship and objectivity cha-
racteristic of Vol. 1, no. 1 of the Journal of Modern Greek Studies.

L. B-C.

EQREM ÇABEJ, Mbi parimet dhe metoden e studimee etimolog like (Des principes et de la rné-
thode des ètudes étymologiques). « Studime Filologjike s, XXXIV (XVII), 1980. 3
p. 21-50.

Une longue pratique en vue de la rédaction d'un dictionnaire étymologique complet de
la langue albanaise devait permettre au regretté savant Eqrem Çabej la nine au point des
principes fondamentaux valables pour l'étude étymologique de n'importe quelle langue,
principes formulés et systématisés par lui de manière A créer toute une méthode. L'investi-
gation du domaine 6tymologique place son point de &part A Pintérieur mene d'une langue,
tout en tenant compte du temps et de l'espace. Ce processus se développe A la manière d'un
raisonnement mathématique, partant du connu pour l'exploration de l'inconnu. Pour son
développement, on commence par les dialectes, en tenant compte de la structure sociale, des
sens primaires ou secondaires, concrets ou métaphoriques, pour aborder ensuite le rede tenu
par la métonymie, la synecdoque, la comparaison, raffectivité, l'éllipse, la restriction ou Pear-
gissement du sens, la couleur ou la substance des objets, le passage d'une sphère d'activité
A une autre. On aboutit, en fin de compte, A la pr6cision des rapports avec la vie matérielle
(l'éthnologie), spirituelle (le folklore), psychologique et affective des locuteurs respectifs.
Tous ces aspects sont illustrés par l'auteur au moyen d'exemples concrets, dans un style con-
cis, clair, élégant.

Cette synthése, succincte mais magistrate, pourrait passer pour le testament scientifique
du savant et elle est digne de tout l'intérèt des spécialistes, notamment de ceux appartenant
A la jeune génération. Citons, ci-après, les conclusions de l'auteur : e L'étymologie n'est pas
seulement Pinvestigation de la source d'un mot, malts elle comprend quelque chose de plus
complet et de plus substantiel, ce qu'on peut appeler la vie des mots dans un sens général.
Son objet est constitué ainsi par la zone de l'extension actuelle et ancienne du mot, du milieu
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oa ¡I a été agencé, de son histoire et de son développement intérieur, de sa productivité dans
des ramifications ultérieures par des formes et des acceptions secondaires, sa capacite de
forrner des derives, des composes et des néologismes, les rapports avec d'autres mots A l'in-
térieur du lexique de la langue, sa vitalité dans leur substitution, ou, d'autre part, son vie-
illissement, sa disparition et sa substitution par d'autres mots » (p. 43-44).

11M.

ANTONIO BELLUSGI, Magia, nuti e credenze popolari. Ricerca etnogiafzca ira gli Albanesi
d'Italia. Cosenza 1983, 137 pp. (Centro di Studi e Ricerche socio-culturali G. Kastriota
Skanderberg)

L'ouvrage s'ouvre sur une carte des localités habitées par des Albanais, aux alentours
de la ville de Cosenza, suivie d'une Introduction traitant de l'origine, les dimensions et l'édi-
tion des matériaux recueillis. Ces matériaux viennent de quatre localités, sises au nord de Co-
senza et au sud du lit de la riviere de Simmi : Frascineto (patrie de l'auteur), San Costantino
Albanese, San Paolo Albanese et Santa Sofia d'Epiro. Reproduits fidelement, les matériaux
en question s'accompagnent de leur version italienne et d'un commentaire ethnologique et
linguistique. La deuxiéme partie de l'ouvrage est réservée par l'auteur A un essai d'analyse,
d'interprétation et de valorisation des dits matériaux. Un index analytique du contenu et
un résumé anglais completent l'ensemble. Il manque, malheureusement, l'index linguistique,

Dans la phase actuelle des études d'albanologie, recueillir les trésors de la pensée, de l'ex-
pression et de l'art populaire et les publier devient un impératif, afm de les sauvegarder du
nivellement provoqué par la civilisation moderne. Notre position par rapport A ces trésors se
doit d'étre, non pas de respect et nostalgic pour une culture millénaire en train de disparaitre,
mais pluttot une attitude de comprehension et d'intérét scientifique. C'est de cette fa con
qu'on peut arriver A mieux connaltre et saisir la dernière phase d'évolution d'une société hu-
maine en survivance, ainsi que d'en dégager ses lois fondamentales. Aussi, nous faut-il saluer
comme 11 convient les efforts dépensés en ce sens en Italie méridionale, en Albanie et dans
la province de Kossovo. L'ethnologie, le folklore et la langue éclairent, certes, le passé, mais
ces disciplines servent aussi A promouvoir l'entente du present, A enrichir le bagage d'idées,
A ennoblir les esprits, A embellir la langue littéraire et A stimuler la littérature artistique. Au-
trement dit, elles préparent l'avenir. L'un des domaines encore insuffisamment exploités est,
par exemple, celui de la toponymie mineure de tout le Sud-Est européen. Une autre tAche
importante reste celle de la redaction des atlas ethnologiques, folkloriques et linguistiques.

H.M.
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