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L A  P É N I N S U L E  B A L K A N I Q U E

i

LES NATIONALITÉS DE LA PÉNINSULE BALKANIQUE 

A LA FIN DU X IX e SIÈCLE

L ’ex trém ité  sud -es t  de l ’E urope ,  qui depu is  tan t  
d ’an n é es  tien t p re sq u e  c o n s ta m m e n t  a t tachés  su r  
elle les yeux  des d ip lom ates  et des h o m m e s  d ’Ëtat,  
ne m é ri te  pas  m o ins  d 'a l t i re r  l’a t ten t ion  du p h i lo 
logue  et de l ’h is to rien .  Cette rég ion  qui,  pen d an t  

p lus de q ua tre  s iècles, ne  fu t q u ’une  f raction  de 
l’E m pire  O ttom an, se p ré se n te  encore  à nous  avec" 

la var ié té  et la confus ion  e th n o g ra p h iq u es  qui y 
ré g n a ien t  au  le n d em a in  des invasions barbares .  
Figées, en  que lque  sorte ,  par  la conquê te  tu rq u e ,  
ses d iverses  na t iona l i té s  son t res tées  ju x taposées ,  

souven t enchevê trées  les u n es  dans les au tres ,  m ais  
sans ja m ais  se fondre ,  et  en co n se rv an t  in tacts  le u rs
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ca rac tè res ,  le u rs  m œ u r s  et leu rs  langues.  S éparés  
de leu rs  su je ts  eu ro p é en s  p a r  une  re l ig ion  qui 
n ’ad m e t  a u c u n  c o m p ro m is  et do n t  l ' influence 
s ’étend  s u r  tou tes  les p a r t ie s  de la  vie po li t ique  et 
sociale, les Turcs  on t  laissé les nat ional i té s  ch ré 

t iennes de la  P én insu le  B a lkan ique  vivre e t se déve
loppe r  à côté d 'eux . Aussi,  lo r sq u e ,  au  c o m m e n c e 
m e n t  de n o tre  siècle, la  pu issance  o ttom ane, affaiblie 

par  u n e  su ite  de gu e r re s  m a lh e u re u s e s  et par  des 

révoltes  éc la tan t  au  se in  m ê m e  de la  p o pu la t ion  
m u su lm a n e ,  eu t  c o m m en c é  à chance le r ,  les n a 

t ions  ch ré t ien n es ,  so r ta n t  du  so m m eil ,  ou  p lu tô t 
du silence où  les ava ien t  m a in te n u e s  la to u te -p u is 
sance des  c o n q u é ran ts ,  se t ro u v è ren t  p rê te s  à ta ire  

valoir  leurs d ro its  à l’ex is tence  et à la  l iberté ,  
d ro its  in te r ro m p u s ,  m a is  n o n  p resc r i ts  p a r  la  con 

quête .
Ces peup les  qui t ie n n en t  une  si g rande  place 

dans l ’h is to ire  c o n tem p o ra in e  son t  cependan t  peu 
co n n u s  enco re  en  Occident. L eu r  h is to ire ,  en  p a r 
ticulier,  es t  p re sq u e  ignorée .  Et p o u r ta n t  elle es t 

ple ine d ' in té rê t ,  ca r  elle n ous  m o n tre  c o m m e n t  
des  n a t ional i té s  qui pou v a ien t  se m b le r  pe rd u e s ,  
oubliées  de tous ,  s ’ig n o ran t  p re sq u e  e l le s -m êm es ,  
on t p u  rep ren d re  vie et r ep a ra î t re ,  p le ines  de j e u 

nesse  et, de force, su r  la  scène  du  m o nde ,  d ’où  

elles é ta ien t  d ispa rues  depuis  q u a t re  s iècles.



C’est à l 'é tude  de cette h is to ire  que se ro n t  con

sa crés  les p re m ie rs  chap i tres  de ce travail. Les 
su ivan ts  e x p o se ro n t  les p a r t icu la r i té s  ca rac té r is 

tiques des la n g u es  ba lkan iques ,  le u rs  rapports  
en t re  elles et avec les au tre s  langues  de  l ’Europe, 
enfin, les tra i ts  p r inc ipaux  de leu rs  l i t té ra tu re s .

Ces différentes pa r t ie s  co n c o u r ro n t  à fo rm e r  un 
to u t  u n iq u e ,  car  dans  l ’E urope  o r ien ta le  p lus  que 
p a r to u t  ailleurs, la  langue, la  l i t té ra tu re  et la  poli

t ique son t  fonctions l ’une de l ’au tre .  C’es t grâce  à 
la  conserva tion  de leu rs  langues  que les n a t iona
lités  ba lkan iques  on t pu  ren a î tre  à la l ibe r té  après  
p lu s ieu rs  s iècles d ’esclavage,  vérifiant ainsi la 

paro le  du  g rand  poète de la F rance  m érid ionale  :

Car, de mourre-bourdoun qu’un pople toum be esclau  
Se tén  sa len go , tén la clau  
Que di cadeno Iou deliéuro *.

P o u r  faire dès m a in te n a n t  conna issance  avec les 

peu p le s  qui s e ro n t  l’ob je t  de nos  é tudes ,  nous  
al lons e x a m in e r  la rép a r t i t io n  géograph ique  des 

différentes n a t io n a l i té s  de la  P én insu le  des Bal

kans. Sous ce tte  dénom ina t ion ,  nous  com 
p ren d ro n s  tous  les p ay s  qui,  au  c o m m e n c e m e n t

1 Car, qu’un peuple tom be esclave face contre terre,
S ’il tien t sa langue, il t ien t la c le f  
Qui le délivre dos chaînes.

M i s t r a l . (Ode a u x  poêles cata lans.)



du xix0 siècle, faisaient, partie ,  à  ti t re  m é d ia t  ou 

im m éd ia t ,  de la  T u rqu ie  d 'Europe ,  et qui fo rm en t 
ac tue l lem en t ,  en  ou tre  de que lques  provinces 
d em eu rée s  o t tom anes ,  les ro y a u m e s  de R oum an ie ,  
de Serbie et de Grèce, la p r inc ipau té  indépendan te  
du  M onténégro  et celle de B u lgar ie ,  n o m in a 
le m en t  vassale  de la  Porte ,  enfin, les p rov inces  de 

Bosnie et Herzégovine, occupées  et adm in is t rées  

par  rA u tric l ie -H ongrie ,  sans que  leu r  s i tua tion  

po lit ique a i t  été réglée dét in it ivem ent,  eh  droit,  
du  m oins ,  car  en  fait, on  peu t  les cons idére r  

co m m e annexées  à l ’em pire  des H absbourg .

Six nat ional i té s  n e t te m e n t  d is t inctes  se p a r 
tagent ce te r r i to i re ;  ce so n t  les Turcs ,  les Grecs, 

les A lbanais,  les R oum ains ,  les B ulgares  et les 

Serbes. Les cinq dern iè re s  ap p a r t ie n n e n t  à la 
g rande  famille in d o -eu ro p ée n n e ;  seu ls  les Turcs, 
venus d ’Asie au  xive siècle, se ra t tachen t ,  co m m e 

les Hongro is  e t  les F inno is ,  à  la famille  T ou ra -  
n ienne .

Les Turcs  ne r e p r é s e n te n t  q u ’une faible partie  

de la  popula tion  de ce lle  rég ion  q u ’ils d o m in a ie n t  
to u t  en t iè re  il n ’y a pas cen t  ans . L eur  n o m b re  

total a t te in t  à peine  1,900,000 âm es,  dont 1,300,000 

d ans  les p rovinces d e m e u ré e s  o t tom anes ,  .370,000 
en Bulgarie, et q u e lq u es  m il l ie rs  d an s  les te r r i 



to ires  annexés  en 1878 à la R oum an ie  et à la 
S erb ie ,  et, en 1881, à la Grèce.

La popu la tion  tu rq u e  es t t rès  i r ré g u l iè re m e n t  
répa rt ie .  On ne la trouve en  m a sses  com pac tes  
que dans la rég ion  vois ine de la  m e r  N oire, du 
D anube à la ine r  de M arm ara. C’es t en Thrace ,  de 
C onslan tinople  à A ndrinop le ,  e t  dans la  Bulgarie 
o r ien la le ,  a u to u r  de R o us tchouk ,  C houm en  1 et 
V arna,  q u ’elle possède la p lu s  grande  densité .  

Mais, dans ces régions m ê m e ,  elle n ’occupe 
ja m a is  d ’une  façon exclusive une  g rande  é tendue  
de te rr i to ire .  P re sq u e  par tou t ,  on rencon tre  des 

villages ch ré tiens ,  bu lga re s  ou grecs ,  su ivan t le 
pays ,  à côté de villages turcs,  e t  dans  les locali tés  
im p o r ta n te s  la  p o pu la t ion  es t m ê lée .  En dehors  
des  rég ions  que  je  v iens de ci ter ,  les Turcs  se 
r e n c o n tre n t  s u r to u t  dans les villes ou  dans leu r  
vois inage.  On en trouve aussi dans les ca m pagnes  

n ia is  assez d issém in és ,  dans la Bulgarie m é r i 

d ionale (anc ienne R oum élie  Orienlale),  dans la 
Bulgarie  sep ten tr iona le ,  le long des r ives  du  

D anube où ils ava ien t  été établis  p o u r  a s su re r  la 
garde  de celte  f rontière ,  enfin en Macédoine, 
p r in c ip a le m en t  dans la  rég ion  qui en tou re  Salo- 

n ique .  11 est à r e m a rq u e r  que,  dans  les pays  dont

* En turc, C houm la  ou C lw um na.



les  h a b i ta n ts  ind igènes  o n t  en  g rand  n o m b re  

adop té  l ’is lam ism e,  co m m e l’Albanie et la Bosnie, 
il n ’existe pas  de p o p u la t ion  tu rque .  Ce fait m o n tre  

bien  le ca rac tè re  d ’occupa t ion  m il i ta i re  q u ’a eu, 
en E u ro p e ,  l’é tab l is sem en t  des O ttom ans .  Aussi 
ces d e rn ie rs ,  ne  se c o n s id é ran t  pas  com m e a t tachés 

au  sol, tendent- ils  à le q u i t te r  dès  q u ’ils n ’y son t 
p lus les m a îtres .  Les te rr i to i re s  p rim it ifs  de la 
Grèce et de la Serbie on t  vu leu r  popula tion  tu rq u e  
ém ig re r  co m plè tem en t ,  e t  le m ê m e  m o u v e m e n t  
s ’est p ro d u i t ,  quo ique  d ’u n e  façon m o in s  radicale ,  

dans les d is tric ts  dé tachés  de la T u rqu ie  après  
1878. En Bulgarie, m êm e,  où  les T urcs  c o n s t i tu e n t  
u ne  par t ie  assez im por tan te  de la popu la tion ,  et 
sont t r a i té s  avec la p lus  grande  bienveil lance par  
les au to ri tés  bu lgares ,  l e u r ,  n o m b re  tend à 
d im in u e r ;  de 1888 à 1895, il es t  descendu  de
607,000 âm es  à 570,000.

Les Grecs n o u s  appa ra issen t ,  dès l ’o rig ine  de 
leu r  h is to ire ,  c o m m e  u n  peup le  es sen t ie l lem e n t  

m a ri t im e .  Les iles et les côtes son t  leu r  pa t r ie  et  

ils n ’occ u p en t  d ’une  façon com plè te  que  les ré 
gions, te lles que la Morée, la Chalcidiquc, que 

leu r  configuration  ren d  e n t iè re m e n t  m a r i t im e s .
Non se u lem en t  les r ives  de la m e r  de M arm ara 

et de la m er  Égée, m ais  une  grande par t ie  de



celles de la m e r  Noire, tan t  en  E urope  qu 'en  Asie, 
son t occupées  p a r  des popu la tions  grecques.  Au

j o u r d ’hu i com m e il y a d eu x  mille ans , tous les 
p o in ts  im por tan ts  du  li t tora l,  de C onstantinople 

au  Delta du  Danube, p o ssè d en t  des colonies h e l lé 
n iques .  Q uan t aux  lies de la m e r  Egée, ce son t les 
te rres  g recques  p a r  excellence, et l ’on t rouve à 
peine  quelques  T urcs  dans celles qui ap p a r t ien n e n t  
à l ’E m pire  O ttom an. On sait q u ’en C r è t e , les 

m u su lm a n s  m ê m e ,  son t  p resque  tous  de race et 
de langue  he l lén ique .

En deho rs  de la zone cô t iè re  et de la  région 
avo is inan t C onstan tinople ,  les Grecs se t rouvent 
en p lus  ou m o in s  grand n o m b re  dans  tou tes  les 

villes im p o r ta n te s  de la T u rq u ie  et d e l à  Roum élie  
O rienta le  ainsi que  dans les g randes  cités r o u 
m a in es  du  bas D anube, B ia ïla  et Galats. En T u r 
quie, A ndrinople, S a lon ique ,  lan ina ,  S m y rn e ,  en  

Bulgarie, Ph ilippopoli ,  son t  le u rs  cen tres  les p lu s  
im por tan ts ,  m a is  la véritable capita le  de l’hel lé 
n ism e ,  en deho rs  du  royaum e de Grèce, est to u 
jo u r s  C onstantinople,  don t la popu la tion  com prend  
p lu s  de 1100,000 Grecs.

Le chiffre tota l de la  p o pu la t ion  g recque  de la  
p é n in s u le  des B alkans,  p e u t  être éva lué à 4 m il 
l ions  et dem i,  do n t  2,400,000 p o u r  la  Grèce indé
p endan te ,  e t  2,400,000 p o u r  l ’E m pire  O ttom an.



En Bulgarie , on  com pte  60,000 Grecs. La p o p u la 
t ion  du  ro y au m e  de Grèce est, s in o n  en t iè rem en t  
hellène ,  car  on y ren c o n tre  u n  ce r ta in  n o m b re  de 
M acédo-Roumains et d ’Albanais, du  m oins  p resque  

co m p lè tem e n t  he l lén isée .
Ce n ’es t pas  s u r  des chiffres, cependan t ,  q u ’il 

faut j u g e r  l ’im por tance  de l’h e l lén ism e .  Si la con 
quête  de l’E m pire  Byzantin p a r  les Turcs  a enlevé 
à la  race g recque  le pouvo ir  po li t ique ,  celle-ci a 

conservé  et peu t-ê tre  m ê m e  accru  l’influence 
q u ’elle devait  à sa  cu l tu re  in te llectuelle ,  à son 
hab i le té  c o m m e rc ia le ,  à ses  ap t i tudes  p ou r  la 
d ip lom atie  et les affaires po li t iques .  A u s s i , le 

m o n d e  grec s ’é tend - i l  bien  au  de là  des  lim ites  
que  lui assigne l ’e thnog raph ie .  J u s q u ’aux  p re 
m iè res  an nées  de no tre  siècle, il n ’existait* dans  la 
p én insu le  Balkanique d ’au tre  cu l tu re  que la  cul
ture  h e l lé n iq u e ;  q u iconque  savait  lire et écrire , 

fût-il Albanais ou  Slave, lisait  et écrivait  en  grec 

et en  a r r iva i t  à se co n s id é re r  lu i-m êm e com m e 

Grec. Cette s i tua tion  a b ien  changé et l’influence 
grecque es t lo in  d ’être  aussi p ré p o n d é ra n te  q u ’a u 
trefois.  Mais elle n ’a pas  d ispa ru  et elle a conservé 
ju s q u ’à p ré se n t  dans  les Albanais o r thodoxes  et 

d an s  les M acédo-Roumains une  cl ientèle fidèle, 
b ien  que, chez ces dern ie rs ,  l ’exem ple  de leu rs  
concitoyens  bu lgares  ait com m en c é  à réve ille r  le



sen t im e n t  na t ional .  Ce son t  ces cons idéra t ions  qui 
e x p l iq u en t  co m m e n t  l ’on a pu ,  au trefo is ,  cons i
dére r  com m e g rec q u es  la  R oum élie  et la Macédoine 
to u t  en t ières ,  et que, d ans  ce d e rn ie r  pays ,  la 
langue  g recque soit encore d ’un  u sage  f réquen t  

dans tou te s  les villes ju s q u e  dans le voisinage de 

la fron tiè re  serbe. Si l’on va au  fond des choses,  
on  s ’ape rço it  que les Grecs de Monastir ou de 
Prilep, par  exem ple ,  ne  sont,  en réalité ,  que des 
M acédo-Roumains.

Rien que les Albanais ne  p u is sen t  ê tre  ra t tachés  

en  par t icu lie r  à aucune  des g randes familles eu ro 
péennes ,  il es t pe rm is  de les r a p p ro c h e r  des Grecs 
do n t  ils son t  les voisins, e t avec lesquels  ils p a r 
tagen t l’h o n n e u r  d ’être  les p lus  anc iens  hab i tan ts  

de la  P én insu le .  Des m é langes  se sont,  du  reste ,  
b ien  souvent p rodu its  en tre  les deux  peuples .  La 

popu la tion  de la Grèce libre es t en  pa r t ie  d ’origine 
a lbanaise ,  et l ’on  se souv ien t  du  rôle jo u é  p a r  les 

Albanais p e n d a n t  les gu e r re s  de l ’indépendance .  

Le cos tum e na t ional  g rec  n ’est au t re  que le co s 
tu m e  a lbana is .  D’au tre  part,  la popu la tion  a lba 
naise  de l’Ëpire es t te l lem en t hel lén isée  que  les 

m u s u lm a n s  eu x -m ê m es  se se rven t h ab i tu e l lem en t  

de la  langue  g recque , e t  que, ju s q u ’à ces dern iè res  
années ,  cette langue  était seu le  en  usage ,  m ê m e

i.



dans les ad m in is t ra t io n s  o ttom anes  du  V i la y e t1 de 
Ianina .

Les Albanais, qui se n o m m e n t  eu x -m êm es  Chki- 
petar  ou  Arber, et appe llen t  leu rs  pays Chkiperi ou 
Arberi 2, hab i ten t  le long de la m e r  Adriatique, 
en tre  la f ron tiè re  g recque, au  sud , e t  le Monté
n égro  au  no rd .  A l ’est, ils n ’o n t  pas  de lim ites  
p réc ises  e t  te n d en t  à s ’avancer  de p lus  en plus 
d ans  cette d irec tion ,  au  d é t r im en t  des  popu la tions  
bu lgares  et se rbes.  Le g o u v e rn e m e n t  tu rc  facilite 
de to u t  son  pouvo ir  cette co lon isa tion  p a r  une 
n a t io n  qu i lu i e s t  p a r t ic u l iè re m e n t  dévouée,  et 
n ’hés ite  pas , au  beso in ,  à expu lse r  les hab i tan ts  

ch ré tiens  p o u r  faire de la  place aux n o u veaux  

venus .  C’es t ainsi que les rég io n s  de P rioh t ina  et 
de P riz ren ,  ja d is  ex c lu s iv em e n t  se rbes ,  possèden t  
m a in te n an t  une  p o p u la t ion  a lbanaise  qui,  s u r  u n  

g ran d  n o m b re  de po in ts ,  es t  arr ivée  à rep rése n te r  

la m a jo r i té  des hab i tan ts .
11 es t  im poss ib le  d 'év a lu er  exac tem en t  le n o m 

b re  des A lbana is ,  au c u n e  s ta tis t ique  sé r ieuse  

n ’ayan t  été d ressée  à ce su je t .  Il p e u t  y en avoir 
de 1 m il l ion  à 1 m il l io n  et dem i d ans  l ’em pire

* G ouvernem ent général, adm inistré par un Vali.
2 Les m ots C h k ip e ta r , C hkiperi paraissent contenir la 

m êm e racine que le verbe ch k ip o y , je com prends. Ce serait 
la contre-partie de l’appellation  de m u ets  donnée par c e r 
tains peup les aux étrangers.



O ttom an, et p eu t-ê tre  200,000, p lus  ou m o in s  h e l 
lén isés ,  en  Grèce. La m a jo r i té  a, dès  le te m p s  de 
la  c o n q u ê te ,  adopté  l ’I s la m ism e ,  don t elle es t 
res tée ,  depu is  lo rs ,  le p lu s  ferm e sou tien .  Le res te  
se par tage  en tre  les d eu x  confessions c h ré t ie n n e s ;  
les Albanais du  n o rd  ou G uègues,  son t  ca tho liques ,  
ceux du  sud , les Tosques ,  son t  o rthodoxes .  Ces 
d e rn ie rs  son t  acquis  à la G rèce ,  tand is  que les 
Guègues ca tho l iques  accep ten t  vo lon tie rs  la do m i

nat ion  tu rq u e ,  qui le u r  la isse une  au to n o m ie  p r e s 
que com plète  et les garan t i t  con tre  l’abso rp t ion  
par  le u rs  vo is ins ,  s laves et o r thodoxes .  L’in d é p e n 

dance es t la passion dom inan te  des Albanais, et 
m ê m e  les m u s u lm a n s ,  m a lg ré  le u r  fidélité t r a d i 
tionnelle  à l’égard  des su l tans ,  n ’h é s i te n t  ja m a is  à 
s ’in su rg e r  con tre  u n  fonc tionna ire  qui p ren d  trop 

au  sé r ieu x  son au to ri té .  I ls  savent,  du  res te ,  p a r  
une  longue expérience,  q u ’ils ob t ien d ro n t  en  défi- 

tive gain  de cause  à Constanlinople.

Les A lbanais  ne p o ssèd en t ,  ju s q u ’à p résen t ,  au 
cune  cu l tu re  p rop re .  Ils reçoivent,  au  no rd ,  celle 

de l’Italie,  au sud, celle de la Grèce. Us ne  p a ra is 
sen t  pas  m ê m e  avoir de se n t im e n t  national p r o 

p re m e n t  dit  : l ’e sp r i t  de t r ib u  e t  l ’a m o u r  de la 
liberté  individuelle  son t seu ls  développés chez eux. 
Ils ne  s ’u n is sen t  que  p o u r  r é s is te r  à u n  dange r  d é 
te rm in é ,  et encore ces ten ta t ives  de- so lidarisa tion



sont-el les  de cou r te  durée ,  c o m m e la  Ligue alba

naise  de 1879, fo rm ée en  vue de s ’oppose r  à la 
cess ion  au  M onténégro  de que lques  d is tr ic ts  a lba
nais ,  ca tho liques et m u su lm a n s .

Les R o u m a in s ,  to u t  le m onde  le sait au jo u r 

d ’hui , sont, les d escendan ts  des colons rom ains  
v enus  en  Dacie à la su ite  de la  conquê te  de ce 
pays par  T ra jan ,  et m élangés  aux Daces, la tin isés 
eu x -m êm es  c o m m e les pop u la t io n s  ind igènes de 
la Gaule e t  de l 'Espagne. P a rm i les peup les  b a r 

bares  qui on t  p lu s  ta rd  t rav e rsé  la Dacie ou sé
jo u rn é  dans ce pays ,  les S laves seu ls  ont exercé 
u n e  influence assez im por tan te  su r  la fo rm a tion  
de la  race ro u m ain e ,  m a is  cette race a conservé,  
dans ses  m œ u rs  et dans  son  esp ri t  aussi b ien  que 
dans  sa langue , u n  ca rac tère  n e t te m e n t  la tin.

De tous  les peuples  ba lkan iques ,  les R oum ains  

seu ls ,  avec les M onténégrins ,  peu v en t  revend iquer  
l ’h o n n e u r  de n ’avoir  ja m a is  été su je ts  tu rcs ,  de 
n ’avoir  j a m a is  obéi à des pachas .  Nous verrons  
dans la  su ite  c o m m e n t  les p r inc ipau té s  de Mol
davie et de Valachie, p ressées  en tre  de pu issan ts  
vois ins  et m e nacées  d ’être absorbées  p a r  l’un  ou 
pa r  l ’au t re ,  se p lacè ren t  sous la  pro tec tion  de celui 

qui sem b la it  le m o ins  dange reux  p o u r  la c o n se r 
vation  de leu r  nat ional i té .



D 'après  les cap itu la t ions  conclues  avec la T u r 
quie, ce tte  p u issance  deva it  re sp e c te r  l ’au tonom ie  

des p r inc ipau té s ,  et au c u n  Turc n ’avait le droit  de 

s ’y é tab lir  d ’une m an iè re  p e rm a n e n te .  Malgré 
l ' im m ix t ion  abusive de la P orte  dans l ’élection 
des p r inces  ro u m ain s ,  la p lu p a r t  des s t ipu la tions 
de ces cap itu la tions fu re n t  respectées .  Aussi,  l ’h is

toire n a t ionale  des R oum ains  se continue-t-el le  
d ’u n e  façon in in te r ro m p u e  depuis  la fondation  des 
p r in c ip au té s ,  à la fin du xm e siècle, j u s q u ’à nos 

jo u r s ,  sans celte longue éclipse, im posée p a r  la 
dom ina tion  tu r q u e ,  que  n o u s  offre l’h is to ire  des 

Grecs, des Bulgares et des Serbes.
Les R oum ains  cons t i tuen t ,  ac tue l lem en t ,  le p lus  

im p o r ta n t  des  É ta ts  ch ré t iens  de la P én insu le  Ral- 
kan ique .  Après avoir  v a i l la m m e n t  conquis  leu r  

indépendance  en  1877-78, devan t les redou te s  de 
P l«vna et de Vidin, ils n ’on t cessé de trava il le r  au 
déve loppem en t po li t ique  et économ ique  de leu r  
pays .  S ous  la d irec tion  hab i le  et p révoyan te  de 
leu r  roi, ils on t  pu, m a lg ré  les difficultés inév i

tables dans u n  pays  encore  in c o m p lè tem en t  p r é 
paré  à l ’u sag e  de la  libe r té  po li t ique  et au  m a n ie 
m e n t  dél ica t  du  rég im e  p a r le m en ta ire ,  r éa l ise r  
des p rogrès  de tou te  n a tu re  et a m e n e r  le je u n e  
ro y a u m e  à u n  degré  élevé de p u issance  po li t ique  

et m il i ta ire ,  e t de p ro sp ér i té  économ ique .



Le ro y au m e  de R oum anie ,  si l’on  en cro it  des 
s ta t is t iques  encore très  im parfa ite s ,  com pte  ac tue l

le m en t  3,400,000 h a b i ta n ts ,  m a is  ce chiffre est 
t r è s  p ro b ab le m en t  in fé r ieu r  à la réalité .  Sur  ces
3.400.000 h ab i tan ts ,  5 m il l ions  son t ro u m a in s  de 
race et de la n g u e ,  le res te  c o m p re n d  env iron
100.000 Bulgares, T urcs ,  T atars ,  etc. ; en  Dobrodja, 
p rès  de 130,000 é t rangers ,  p r in c ip a le m en t  Austro- 
Hongrois et Grecs, et enfin 240,000 Is raé l i tes  1 p r o 
ven a n t  p o u r  la p lu p a r t  de l’A utriche ,  de la Pologne 

et de la Russie , e t  h ab i tan t  p re sq u e  tous  la  Mol
davie.

Les cinq m illions de R oum ains  du  R oyaum e sont 

loin de rep rése n te r  la  to ta lité  de la  race ro u m ain e .  
Celle -c i s ’étend  b ien  au  delà  des  Carpates et du 
P rou t,  l im ites  polit iques de la R oum anie .  E n  Hon
grie, on  com pte ,  d ’ap rès  les s ta t is t iques  officielles, 
fo rcém en t  favorables  à la nationalité  dom inan te ,  
p lus  de deux  m illions et dem i de R oum ains ,  hab i
tan t  la  T ransy lvan ie ,  où  ils fo rm e n t  la  m ajo r i té  
(57 p. 100) de la popu la tion ,  le Banat, e t  la zone 

orien ta le  de la H ongrie p ro p re m e n t  dite. La p ro 
vince au t r ich ie n n e  de Bucovine, enlevée à la Molda
vie en  1774, ren fe rm e  208.000 R oum ains ,  enfin, le

1 C’est du m oins le chiffre donné par les statistiques offi
cie lles , m ais l’op in ion  générale est que la population israé-  
lite  de la R oum anie dépasse 300,000 àmfes.



g o u v e rn e m en t  ru sse  de Bessarabie, s u r  1,600,000 
hab i tan ts ,  en  com pte  env iron  900,000 de race ro u 
m aine .  Il existe  donc s u r  la r ive  gauche du 
D anube, u n  g roupe  com pac t  de 8,700,000 R ou
m a ins .  R e m a rq u o n s  à ce su je t  que M. D ém ètre 

S tourdza, ac tue llem en t p rés id e n t  du  Conseil des 
Ministres de R oum anie ,  e t  ce r ta in e m e n t  l ’u n  des 
h o m m e s  qui co n n a issen t  le p lus à fond les 
affaires de son pays, évaluait, en  1890, à 6,100,000 

âm es la p o p u la t io n  du  royaum e ,  et à 9,900,000, le 
n o m b re  tota l des R oum ains  de la  rive gauche du 
Danube.

Sur la rive d ro ite  de ce fleuve, nous  t rouvons  
encore  60,000 hab i tan ts  de langue  ro u m ain e  en 

Bulgarie et 145,000 en  Serbie. Ces de rn ie rs  cons ti
tuent, une  partie  im p o r ta n te  de la popu la t ion  des 
d is t r ic ts  s itués  dans l ’angle du  Danube et du 
T im ok, d is tric ts  que  la R oum an ie  a eu  la sagesse 
de re fu se r  lo r s q u ’ils lui fu re n t  offert en  1878.

Ces R oum ains  de Bulgarie  et de Serb ie  ne sont 
que  des ém ig ran ts  venus  de la  r ive  gauche  du 
Danube, m a is  il existe  u n  au tre  g roupe  bien  a u t re 
m e n t  im p o r ta n t  de R oum ains  t ran sd a n u b ie n s ,  qui 

h ab i ten t  le cen tre  de la pén in su le ,  à une  grande  
d is tance  de le u rs  f rè res  de la R oum an ie  libre .  Ce 
sont les M acédo-Roum ains ou  Tsintsares, que  les 
Grecs apjpellent Keurao-B).«^b(, c ’est-à-dire V alaques



boiteux . E u x -m ê m e s ,  se n o m m e n t  Arumdni. On 
les cons idère  com m e les de rn ie rs  res tes  des p o p u 

la tions la tin isées  qui occupa ien t  une grande  p a r 
tie de la  P én insu le ,  au sud du Danube, avan t l 'a r

r ivée des Barbares, et qui jo u è re n t  encore au 
Moyen-Age u n  rô le  assez im p o r ta n t  dont nous 
au ro n s  à p a r le r  dans u n e  leçon  u lté r ieu re .

Les R oum ains  de Macédoine son t  ex trêm em en t 
d ispersés .  S auf  dans le m a ss i f  de P inde,  ils ne 

fo rm e n t  p re sq u e  nulle  pa r t  de g roupe  im p o r ta n t  
de popu la tion ,  m ais ,  p a r  contre ,  on  en rencon tre  
des îlots épars  dans toute la  Macédoine, p r in c ip a 
lem en t à M onastir  et aux  environs,  dans une  partie 
de l ’Albanie et j u s q u ’en  Grèce, n o ta m m e n t  dans la 
T hessa l ie .  Ils affec tionnent les pays m on tagneux  
et se tro u v en t  en g rand  n o m b re  dans les régions 
de l’O lym pe et du  P inde où  ils se l iv ren t  à la vie 
pas tora le .  Ils m o n tre n t  aussi beaucoup  d ’ap titude 

p o u r  le co m m erce  et voyagen t vo lon tiers .  On 
en  ren c o n tre  j u s q u ’à Vienne et Trieste.  Dans u ne  

g rande  par t ie  de la P én insu le ,  ils on t  m onopo lisé  
la profess ion  d ’auberg is te  : d ’au t re s  se con ten ten t  
du  m odes te  m é tie r  de  co lporteu r .  Ils exercen t 

aussi avec succès différents m é tie rs  m a n u e ls .
D ispersée c o m m e elle l’est, la popu la tion  m a-  

cédo -roum aine  se prête  d ifficilement à un  re c e n 
se m en t  tan t  soit peu  p réc is ;  au ss i ,  les éva lua tions



q u ’en o n t  faites d ivers  a u te u rs  d iffè rent-el les  
e x t ra o rd in a i re m e n t  les u n es  des au tres .  Il m e 
suffira de dire q u ’elles va r ien t  de 150,000, chiffre 
donné  par  le Dr W eigand ,  à 1,200,000, d ’après  u n  
au te u r  ro u m a in ,  B olin tineanu, p o u r  q ue  l ’on 
c o m p re n n e  c o m b ien  il es t  difficile de t ire r  de ces 
chiffres con trad ic to ires  une  m o y e n n e  sa tisfa isan te .  
Je  dois dire que,  p o u r  m o n  com pte ,  le n o m b re  
de 500,000 à 600,000 cité par  H ahn  dans  ses é tudes  

a lbanaises ,  il y a déjà  lo n g te m p s  (1854), m e  s e m 
ble p lus  près  de la réalité .

Les Tsin tsares ,  c o m m e  je  l ’ai déjà rem a rq u é ,  
on t été long tem ps acqu is  en t iè rem en t  à l’hel lé 

n ism e .  In te l ligen ts  et d és ire u x  de s ’in s t ru ire ,  

m a is  trop  d ispe rsés  p o u r  q u 'u n e  cu l tu re  n a t io 
nale  pu isse  se déve lopper  chez eux, ils ont eu 
recou rs  à la cu l tu re  g recque dont ils t ro u v a ien t  
p a r to u t  les agents.  É lèves ass idus  des écoles h e l 
lén iques ,  ils y  son t souven t devenus  m a ître s  eux- 

m ê m es .  En b ien  des end ro i ts  leu rs  l ibéralités  ont 

co n tr ibué  au déve loppem en t de l ’e n se ig n e m en t  

g rec .  Mais depu is  que la R oum an ie  a pris  place 
au  p re m ie r  ran g  des n a t io n s  b a lk an iq u es ,  les R ou
m a in s  de Macédoine ont c o m m en c é  à se ren d re  

com pte  q u ’ils ap p a r t ien n e n t  à u n e  au t re  race non  
m o ins  il lu s tre  que celle à laquelle  ils s 'é ta ie n t  

ra t tach é s  j u s q u ’alors. L ’ense ig n e m en t  ro u m ain ,



in a u g u ré  en  1864 à Ternova, b o u rg  r o u m a in  dans 
la ban lieue de Monastir, s 'es t déve loppé peu  à peu,  
m a is  dans  des p ro p o rt io n s  assez m odes te s ,  de 
sor te  q u ’il es t  difficile de p rév o ir  l ’avenir  de ce 
m o u v e m e n t  qui,  d ’ai l leurs ,  s ’es t t rouvé  parfo is  e n 

travé p a r  de reg re ttab les  ques t ions  de personnes .
Nous ne pouvons ,  dans tous  les cas, que cons i

d é r e r  avec in té rê t  les efforts faits p o u r  c o n se rv e r  
sa na t iona l i té  et sa  langue  à ce pe t i t  peup le  qui 
po r te  le n o m  la tin  j u s q u ’au x  e x t ré m ité s  de l’Eu- 

. rope or ien ta le .
Nous devons c i te r  aussi,  p o u r  ê t re  com ple t ,  u n  

pe t i t  g roupe  de R o u m ain s  qui h ab i ten t  l’Is tr ie  (5,000 
âm es  environ). C om plè tem en t iso lés et ce r ta ine 
m e n t  des tinés  à ê tre  abso rbés  p a r  les S laves qui 
les env ironnen t ,  ils appe llen t  s u r to u t  l ’a t ten t ion  

p a r  les in té re s sa n te s  pa r t icu la ri té s  de leu r  d ia
lecte .  Q uant aux  V alaques  de Moravie, ils ne  se 
r a t t a c h e n t  à la  R o u m an ie  que p a r  la conserva tion  

de ce r ta ines  co u tu m e s  et de quelques  n o m s  p ro 
p res ,  m a is  ils on t  co m p lè te m e n t  oublié  l’anc ienne  

langue  ’. Il en  est de m ê m e  de ceux  de l’île de 
Veglia, su r  la côte i l ly rienne.

Nous ar r ivons  enfin à la race qui possède  incon-

1 P lusieurs auteurs doutent m êm e qu'ils so ien t réelle
m ent d’orig ine roum aine.



te s ta b le m e n t  la m a jo r i té  n u m é r iq u e  dans la P é 
n insu le  Balkanique,  la  race slave, r ep résen tée  par  
deux  de ses b ran c h es ,  les Bulgares et les Serbes.

Le n o m b re  tota l des S laves de la  P én insu le  
s ’élève à p rès  de n e u f  m il l ions ,  par tagés  à peu  
p rès  éga lem en t  en tre  les deux na t ional i té s .

Les Serbes hab i ten t  le nord -oues t  de la  P én insu le ,  

la  Bosnie et l ’Herzégovine p e u p lé e s  de 1,400,000 h a 
bitan ts ,  tous  Serbes,  le ro y au m e  de Serbie avec

2.314.000 hab i tan ts ,  don t deux  m illions de langue  

serbe, la p r inc ipau té  de M onténégro, environ

240.000 h ab i tan ts ,  e t  enfin la pa r t ie  de la T urquie  
s i tuée  au n o r d  de la  Macédoine et connue  sous le 

n o m  de Vieille-Serbie. Le p o pu la t ion  de ce d e rn ie r  
pays, m é lan g é e  de p lus  de 50 p. 100 d ’Albanais,  

co m p re n d  env iron  150,000 âm es  de race se rbe .  A 

ces  q ua tre  m il l ions  et dem i de S erbes h ab i tan t  la 
Pén insu le ,  il faut a jou te r  les 3,230,000 Croates et 
Serbes  qui,  dans  les l im ites  de la m o n a rc h ie  A us

tro-Hongroise , p eu p len t  le ro y a u m e  de Croatie et 
S lavonie ,  la Dalm atie ,  l ’Is tr ie  e t  u n e  partie  de la  
Hongrie . S erbes et Croates, m a lg ré  la  différence 
des  cu ltes ,  des a lphabe ts  et so u v en t  des tendances  

po li t iques ,  ne  sont,  en  effet, q u ’u n e  seu le  et m ê m e  

race ,  pa r lan t  et éc r ivan t u ne  langue  un iq u e .

On p eu t  donc, au  total, co m p te r  sep t m illions et 
dem i de Serbo-Croates répa r t i s  en tre  la m onarch ie



au s tro -h o n g ro ise ,  l ’E m pire  o t to m an  et les deux  
é ta ts  in dépendan ts  de la Serbie  et du  Monté
négro.

Les B ulgares  son t  m o in s  n o m b reu x ,  m ais  ils 
son t  aussi m o ins  d iv isés. Si l ’on  fait ab s trac t ion  

de q u e lq u es  colonies élo ignées du  reste  de la  na 
tion com m e les Bulgares de la  Bessarabie et de la 
T auride ,  en  R ussie  (de 100,000 à 130,000), e t  ceux 
du  Banat (30,000 environ),  ils hab i ten t  exclusive

m e n t  la P én insu le  des Balkans. La P r in c ip a u té  de 
Bulgarie ,  créée en 1878 et com plé tée  en  1883 par  
l ’ad jonction  de la  R oum élie  Orienta le ,  com pte  ac
tue l lem en t  3,340,713 habi tan ts ,  dont 2,503,217 de 

langue  bu lga re .  Le res te  de la  race bu lgare ,  sauf 
de 100,000 à 120,000 ind iv idus  qui h ab i ten t  la 
D obrodja, ou b ien  v ivent d ispe rsés  en  Roum anie ,  
se t rouve  dans les p rov inces  encore  soum ises  à la 

d o m in a t io n  tu rq u e .
La par t ie  sep ten tr iona le  de la  Thrace es t peuplée 

en m ajo r i té  de Bulgares ,  m é langés  à des Grecs et 
à des T urcs .  A m e su re  que l ’on descend  vers  le 
sud  et que l ’on  se rap p ro ch e  de C onstantinople,  la 

p ropo rt ion  des  deux  dern iè re s  races  au g m en te  r a 
p id e m en t  ; cependan t,  on  trouve.encore  des villages 

bu lgares  ju s q u e  dans le vo is inage im m é d ia t  de la 
capitale .



En Macédoine, la na t iona l i té  des Slaves qui for
m e n t  la g rande  m a jo r i té  de la popu la tion ,  a été, 
p a r t ic u l iè re m e n t  depuis  1878, l’ob je t de d iscus
sions p ass ionnées  en tre  les Serbes et les Bulgares 
qui rev e n d iq u en t  ch a cu n  p o u r  sa race, la totalité 

de ces Slaves m acédon iens .
J u s q u ’en 1878, on p eu t  d ire  que le ca ractère  

b u lga re  des M acédoniens ne  faisa it de doute  p o u r  
au c u n  de ceux  qui ava ien t étud ié  cette  ques tion .  

Des v o yageu rs  d ’orig ines  d iverses ,  frança is ,  alle
m a n d s ,  au t r ich iens ,  anglais ,  tels que Lejean, H ahn, 
Ami-Boué, Kanitz, l ’h is to r ie n  tchèque  J ire tschek ,  
e tc . ,  son t  d ’accord  su r  ce po in t.  Les M acédoniens 
eu x -m êm es  ont,  depu is  longtemps,-  conscience de 

leu r  c o m m u n a u té  de race avec les h ab i tan ts  de la 
Bulgarie ; lors  des lu t tes  re lig ieuses  en tre  Grecs et 
B ulgares ,  les hab i tan ts  d ’Ü skup, de Prilep , de Mo- 
nas t i r ,  fu re n t  les p lus  a rden ts  à défendre  les inté 
rê ts  bu lgares .  Aussi, la na t iona l i té  b u lga re  de la 

Macédoine était-elle alors  cons idérée  co m m e de 

n o to r ié té  pub lique .  Danp le p ro je t  de réo rg an isa 
tion de la T u rqu ie  d ’E urope , élaboré, en 1870 p a r  la 

conférence des a m b a ssa d e u rs  à C onstantinople ,  la  
Macédoine es t r a t tachée  à un  v ilayet ayan t pou r  
chef-lieu Sofia; le tra i té  de San-Stéfano la fait en 
tre r  p re sq u e  tou t  en t ière  dans les l im ites  de la 

p r in c ip au té  de B u lgar ie ,  de cette G rande-B ulgar ie



coupée p lu s  la rd  en tro is  t ro n ço n s  p a r  le Congrès 
de Berlin.

A ctue llem ent,  le d év e lo p p e m en t  cons idérab le  
pris  p a r  les écoles b u lga re s  de ce tte  rég ion , m a lg ré  

l ’active e t  p u is s a n te  p ropagande  g recque  et l ’at ti
tu d e  p eu  en c o u ragean te ,  qu an d  elle n ’es t  pas  h o s 

tile, des  au to r i té s  o t to m an e s ,  e s t  une  preuve  que 
ces écoles r é p o n d e n t  b ien  aux  beso ins  et aux  d é 

s irs  rée ls  de la popu la tion .
Les au to ri tés  tu rq u es ,  du res te ,  rec o n n a issen t  

éga lem ent que les  hab i tan ts  des v ilayets de Salo-  
n ique  et de M onas t i re t  du  sand jak  d ’Uskup son t  en 

m ajo r i té  bulgares .  J ’ai pu  in te r ro g e r  à ce su je t  
des  fonctionnaires  de p lu s ie u rs  villes de Macé
doine et leu rs  réponses  ont été iden tiques .

L’atti tude  des Serbes s’explique p o u r ta n t  facile
m e n t ,  et, tou t  en  reg re t tan t  q u ’une  te lle  p o m m e  de 
d iscorde se t rouve  je tée  en tre  deux na t ions  sœ urs  

que to u t  devra it  convier  à u n e  en ten te  cord ia le ,  on 
ne p e u t  g u è re  b lâ m e r  u n  pe t i t  peuple de ch e rch e r  

u n  cham p  encore  ouver t  à son  ex tens ion  fu tu re .  

La cause  du mal se t rouve  dans le tra i té  de Berl in , 
qui,  en  coniiant à l ’Autriche le so in  d ’occuper  et 

d 'a d m in is t re r  la  Bosnie et l ’H erzégovine, a ferm é 
à la  Serbie u n  dom aine  qui sem b la i t  lu i rev en ir  
n a tu re l le m en t ,  ta n t  p a r  sa  s itua tion  géo g ra p h iq u e  

que  p a r  la  nat iona l i té  de sep h a b i ta n ts ,  e t qu i ,



u n is s a n t  la Serbie au  second  é ta t  serbe , le Monté
négro ,  lui au ra i t  o u v e r t  un  débouché  vers la  m e r  

A dria tique.
Cette ex tension , ce débouché  vers  l ’ex tér ieu r ,  la 

Serbie se trouve obligée de les r ec h e rch e r  dans une 
au tre  d irec tion ,  pu isq u e  sa voie n a tu re l le ,  celle de 
l ’oues t  et de l’A driatique,  es t d éso rm a is  barrée .  
Elle les che rche  donc vers  la  m e r  Egée p a r  la  Ma
cédoine.

Mais cela n ’em pêche  pas  que,  p o u r  tout obse rva
teu r  im par tia l ,  les Slaves de Macédoine ne so ien t  
des  Bulgares et n o n  des S erbes.  Nous ne n ous  ar
rê te ro n s  pas aux  cons idéra t ions  h is to r iq u e s  invo
quées  p a r  ces de rn ie rs  et  basées p r inc ipa lem ent 

s u r  ce fait que la Macédoine fut co m p rise ,  au  m il ieu  

du  xiv° siècle, dans  l ’em p ire  de D ouchan . Des a r 
g u m e n ts  de m ê m e  va leur  p e u v e n t  ê tre  fou rn is  à 
l’appu i de l 'op in ion  con tra ire .  La m ê m e  rég ion , 

enjeffet, a sub i,  à  p lu s ieu rs  rep r ises ,  la  d o m in a 
t ion  des tsa rs  bu lgares ,  et n o m b re  de d o cu m en ts  
byzan tins  tém o ig n e n t  q u ’elle était  cons idérée  p a r  
les Grecs c o m m e une  te rre  bu lgare .  L ’em p e re u r  

Basile II qui d é t ru is i t ,  au  c o m m en c em en t  du 
xte siècle, u n  é ta t  m a c é d o n ien  qui avait  con 
servé son indépendance  ap rè s  la conquê te  du  

res te  de l’em p ire  bu lgare ,  r e ç u t  le su rn o m  de 
bvAyc/.t)o-/-Tjbç, tu e u r  de Bulgares, e t  le P a tr ia rche



d’O khrida  por ta  to u jo u rs ,  m ê m e  sous la do m in a
tion  g rec q u e ,  le t i t re  d ’a rc h ev êq u e  de tou te  la 
Bulgarie . 11 n ’y a guère  de revendica tion ,  du 
res te ,  qui ne p u isse  appe le r  en tém oignage  une 

époque  que lconque  de l ’h is to ire .
Beaucoup  plus sé r ieux  est l ’a rg u m e n t  ph ilo lo

gique ,  car  si la langue  ne cons ti tue  pas  d 'une  façon 

abso lue  la national i té ,  elle en  est,  to u t  au  m oins ,  

le seul s igne incon tes tab le ,  et il faut r econna î t re  
que, dans  la p ra t iq u e ,  langue  et na t ional i té  se 
rec o u v re n t  p re sq u e  to u jo u rs  exac tem ent.  A défau t  
d ’au tre  c r i té r iu m  ind iscu tab le ,  on  est donc, je  crois, 
fondé à d ire que les M acédoniens son t Serbes s ’ils 
pa r len t  serbe, e t  Bulgares s 'ils p a r le n t  bu lgare .  
Or, la q ues t ion  es t assez délicate à t r a n c h e r .  Le 

serbe et le bu lgare  son t  deux  id iom es t rè s  rap p ro 
ch é s ;  assez sem blab les  p o u r  q u ’un  S erbe et un  

Bulgare, par lan t  ch a cu n  son  dialecte, se co m p re n 
n e n t  a isém en t,  ce qui -est beaucoup  plus difficile 

et beaucoup  p lu s  ra re  q u ’on ne se l ’im ag ine  

o rd in a i re m en l .  Les d ia lec tes  m a cédon iens ,  par  
su ite  de leu r  posit ion  géog raph ique ,  se trouven t  
tou t n a tu re l le m e n t  p ré se n te r  des nuances  in te rm é-  

p ia ires  en tre  ceux de la Serbie et ceux de la Bul
garie .  C 'est donc s u r  des différences très légères, 

su r  q u e lq u es  p a r t icu la r i té s ,  que l 'on doit s 'ap p u y e r  
dou r  trace r  la l im ite  en tre  les deux  langues .  Dans



les chap itres  consac ré s  p lu s  sp éc ia lem en t  à  la 
philo logie ba lkan ique ,  j ’ind iquera i  les p rop r ié té s  
ca rac té r is t iques  de ces d ifférents id iom es ; l ’une  

des p lu s  im p o r ta n te s  es t la p résence  de l ’article 
en  bu lgare  et son  absence com plè te  en se rb e ;  or,  
d ans  les d ia lectes m acédon iens ,  p réc isém en t,  
l 'a r tic le  a p r is  u n  d év e lo p p e m en t  exceptionnel.  Au 
cou rs  des m ê m es  chap itres ,  j ’ind iquera i  les au tres  

m otifs  qui, avec celui-là ,  m ’on t am en é  à conclure  
que les d ia lectes m acédon iens  é ta ien t  bu lga re s  et 

n o n  serbes.

11 convien t donc  d 'a jo u te r  à la n a t ional i té  bulgare 
les Slaves m a cé d o n ien s  don t on peu t  éva luer  le 

n o m b re  à un  peu  plus d ’un m illion ,  soit, avec les 

Bulgares du vilayet d ’A ndrinople,  u n  m illion  et 
dem i,  ce qui donne  p o u r  l ’ensem ble  de la  race, 
env iron  4,200,000 âm es.

Q uoique p roches  pa ren ts ,  les Serbes et les B ul
gare s  son t  séparés  p a r  des différences t rès  s e n s i

b les de caractère  et de m œ u rs .  P lus vifs, p lus  

légers, p lus  a rdents ,  les S erbes se rap p ro c h e n t  des 
peup les  la tins et, p a r t ic u l iè re m e n t ,  des I ta l iens du 
sud  dont ils on t  l ’inte lligence éveillée, les pass ions  
a rden tes ,  l ’espri t  av e n tu reu x ,  m ais  aussi l ’incons

tance ,  et le m a n q u e  de persévérance .  Tandis que 
dans les ro ch e rs  du  M onténégro, u n e  fraction  de



la race se rbe  a  m a in te n u  inviolée son in d é p en 

dance,  les hab i tan ts  de la Serbie ac tue lle  on t  pu ,  
pa r  le u r  seul courage  et sans se co u rs  é tranger ,  

rec o u v re r  le u r  l ibe r té ,  enseve lie ,  p lu s  de q uatre  
siècles au p a rav an t ,  s u r  le ch a m p  de batail le  de 
Kossovo. Mais ils n ’o n t  pas  été aussi h eu re u x  
dans  l ’œ uvre  pacifique et len te  de l ’o rganisa tion  
et de la  m ise  en  v a leu r  de leu r  pa tr ie  redevenue  

m a î t re s se  de ses des tinées.  De fréquen te s  cr ises 
po li t iques ,  une  ges tion  f inancière im prévoyan te ,  
des g u e r re s  m a lh e u re u s e s ,  on t  trop  souven t 

en travé  les  p rog rès  que l ’on a u ra i t  p u  a ttendre  
d ’une race aussi b ien  douée.

Tout au tre s  sont les Bulgares. Calmes, trava il
le u r s ,  p e r sé v é ra n ts ,  ils a r r iv en t  à le u r  b u t  p a r 
la patience p lu tô t  que p a r  l’audace .  S ’ils savent au 
beso in  — ils l’o n t  m o n tré  à Chipka et à Slivnitsa — 
c o m b a tt re  v a i l la m m e n t  p ou r  leu r  l iberté et leu r  

pa tr ie ,  ils sont na tu re l lem en t  paciliques, et p ré 
fè ren t  le travail  paisible aux  av en tu res  b ruyan te s .  
Aussi, m a lg ré  les difficultés de tou tes  so r tes  qui 

on t e n to u ré  ses p re m iè re s  années ,  la je u n e  p r inc i
pau té  a-t-elle à son  actif, av a n t  m ê m e  d 'avoir  
accom pli son q u a t r iè m e  lus t re ,  u n  déve loppem ent 

d o n t  au c u n  au tre  é ta t de l ’E urope or ientale  n ’avait 
donné  l ’exem ple  en une  au s s i  cou r te  période .  En 
d eh o rs  dès l im ites  de l’é ta t bu lgare ,  c ’es t encore  à



la p e rsévérance  et à la  sagesse  polit ique de cette 
race  q u ’elle doit l ’ex tens ion  p r ise  p a r  ses écoles 

en  Macédoine, e t les priv ilèges ob tenus  du Sultan  
en  faveur de la p o p u la t io n  b u lga re  de cette ré 
gion.

Toutes  les races  q u e  n o u s  venons d ’én u m é re r  se 
t ro u v en t  rep résen tées  dans  la partie  cen tra le  de la 
p én insu le  Balkanique fo rm ée p a r  la M acédoine, 

avec son annexe  sep ten tr iona le ,  la  Vieille-Serbie. 
Cette rég ion  est,  en que lque  sorte ,  au  po in t  de vue 
e th n o g raph ique ,  la qu in te ssence  de l’E urope  o r ien 
ta le  tou t en tière .  La m a sse  de la  popu la tion  en 

est,  com m e n o u s  l ’avons dit, se rbe au  n o rd  dans 
la  V ieil le -S erb ie ,  bu lga re  au  cen tre ,  dans  la Ma
cédoine p ro p re m e n t  d i te ,  e t enfin , '  g recque  su r  
les bo rd s  de la m e r  et dans tou te  la région 

m é rid iona le  avo is inan t la  fron tiè re  du ro y au m e  

he l lén ique .  En ou tre ,  les M acédo-R oum ains  cons
t i tu en t  de n o m b re u x  ilôts rép a r t is  su r  to u t  le te r r i 
toire , p a r t icu l iè rem e n t  dans  les environs de Monas- 
t ir  e t dans les m on tagnes  voisines de la G rèce; les 

T urcs  se r e n c o n tre n t  dans  tou tes  les villes et cons

t i tu e n t  des g ro u p es  de popu la tion  ru ra le  dans la 

rég ion  de S a lon ique ;  enlin, les Albanais s ’avancent 

de l ’oues t  à l ’est,  occ u p an t  en  g ran d  n o m b re  la 
Yieille-Serbie , la rég ion  de Dibra, les r ives des



lacs d ’O khrida  et de P respa ,  et a t te ignan t  m êm e 
les en v iro n s  de Monastir.

Il n ’es t  pas  é to n n a n t  que  de g raves ques tions  
su rg is se n t  au  m il ieu  d ’une popu la tion  aussi 

m é langée ,  o ù  les tendances  et les in té rê ts  divers 
s ’en t re c ro ise n t  d ’une  façon inex tr icab le .

Nous avons déjà  signalé les p ré ten t ions  oppo

sées  des Serbes e t  des B ulgares .  Les Grecs, à l ' in 
f luence in te llectuelle  et re l ig ieu se  desquels  celte 
région a été long tem ps  soum ise ,  ne  peuven t 
ad m e tt re  q u ’elle leu r  échappe . Leur  p ropagande ,  
so u te n u e  par  les consu ls  de Grèce et p u is s a m m e n t  

su b v e n t io n n é e  p a r  de r iches  patr io tes ,  es t  obligée 
de p ren d re  m a in te n a n t  u n e  a t ti tude  défensive, 
m a is  elle n ’en  es t pas  p o u r  cela m o ins  active.

Les M acédo-Roum ains c o m m e n c e n t  à se réve il le r  
et à voulo ir  aussi trava ille r  p o u r  leu r  com pte ,  et 
n o n  p lus  seu lem en t  p ou r  celui des Grecs. Trop 
élo ignés de la R o u m an ie  p o u r  pouvo ir  j a m a is  es

p é re r  de se r é u n i r  à elle, r edou tan t ,  si la Macé

doine change de m a ître s ,  d ’ê tre  abso rbés  par  la 
n a t iona l i té  dom inan te ,  ils p ré fè ren t  encore ,  m a l

g ré  to u s  ses inconvénien ts ,  la  dom ina tion  des Turcs 
qui, au  m oins ,  le u r  p e rm e t  de re s te r  ce q u ’ils 
sont.  T rop p eu  n o m b re u x  p o u r  fo rm e r  u n  parti  
p u issan t ,  ils o n t  che rch é  parfo is  à s ’u n i r  aux  Al

banais ,  auxque ls ,  m algré  de profondes différences,



les ra t tach e n t  ce r ta ines  ana log ies  de m œ urs ,  de 
langage et de trad i t ions ,  e t  qui,  eux  aussi,  dés i
ren t  le m a in t ien  de l’o rd re  de choses actuel.  Mais 

les A lbanais ne  sem b len t  pas  encore  m û r s  p o u r  de 
se m b la b les  com bina isons .  P ourvu  q u ’on ne le u r  
réc lam e  pas d ’im pôts ,  q u 'o n  les laisse p o r te r  des 
a rm es  et p iller ,  de tem ps en  tem ps, leu rs  voisins 
ch ré tiens ,  que les fonc t ionnaires  se t ie n n en t  t r a n 
quilles dans leu rs  k o n aks ,  sans reg a rd e r  trop  c u 
r ie u s e m e n t  ce qui se passe  dans les c i rconscr ip 

tions confiées à le u r  su rveil lance,  les braves 
A rnautes  se t iend ron t  tranqu i l le s ,  s inon , non, 
co m m e d isa ien t les anc iennes  cons ti tu t ions  ara -  
gonaises .  Aussi est-il p robab le  q u ’ils s ’oppose ron t 

p a r  les a rm e s  à tou te  com bina ison  qui ten d ra i t  à 
é tab lir  dans  le pays q u ’ils hab i ten t ,  une  au tori té  
m o in s  accom odan te  que celle des Turcs. Ils ont 
bien  m o n tré ,  du  res te ,  de quoi ils é ta ien t  capables, 
lo rsque ,  en  1878, on a vou lu  a n n e x e ra i !  M onténé
gro les can tons  a lbanais  de Plava et de Gousigné. 
L’aréopage  eu ro p é en  d u t  s ’inc line r  devant les 
longs fusils g u èg u es ,  et c h e rc h e r  au  bord  de la 
m er ,  a u to u r  de Dulcigno, u n  te rr i to ire  où  il soit 

p lu s  facile de faire en tend re  ra iso n  aux  n o u veaux  
su je ts  du prince  Nicolas.

A côté des races  pr inc ipa les ,  n o u s  devons encore



en m e n t io n n e r  trois  au tres ,  qu i ,  en  ra iso n  de leu r  
d ispers ion  ou  de leu r  faib lesse n u m é r iq u e ,  ne 
p e u v e n t  a sp i re r  à jo u e r  dans  la pén in su le ,  u n  rôle 
po lit ique.  Ce son t  les A rm éniens ,  les Is raé l i tes  et 

les Tsiganes.

Les A rm én iens  ap p a r t ien n e n t  à l'Asie ; cepen 
dant,  ils se tro u v en t  en  g ran d  n o m b re  à Constan- 
l inop le ,  qu i  est la p lus  im p o r ta n te  agg lom éra t ion  
de le u r  race,  com m e elle es t,  en m ê m e  tem ps ,  la 

p lus grande  ville g recque  e t  tu rq u e  du  m onde .  
Avant les t r is tes  événem en ts  de 1896 qui ont fait 
p é r ir  ou  ém ig re r  ta n t  de le u rs  com p a tr io te s ,  la 

p o p u la t ion  a rm é n ie n n e  de Constan tinop le  et de ses 
faubourgs  n ’é ta it  c e r ta in e m e n t  pas  in fé r ie u re  à
200,000 âm es.  Les A rm éniens  son t  auss i  r ep ré se n 
tés d an s  les p r inc ipa le s  cités com m erça n te s ,  non  

s e u le m e n t  de la T urquie ,  m a is  de la  B u lgar ie  et de 
la R oum anie ,  n o ta m m e n t  à  Varna, Constan tsa ,  
Bucares t,  Galats et  Braïla.

Il exis te  auss i  en  Autriche, n o ta m m e n t  à Lwow 
(Lemberg), des colonies a rm é n ien n e s ,  qu i ,  bien 

q u ’ayan t  oub lié  le u r  langue  d ’origine, en  ont c o n 
servé l’usage dans le service re l ig ieux  q u ’elles cé
lèb ren t  to u jo u r s  d ’après  le r i t  a rm é n ien .

Q uoiqu’on ne  pu isse  so nge r  à é tab li r  aucune  
co m p ara iso n  en tre  les Tsiganes et les Is raél ites ,  

ces deux  races on t  c e p en d a n t  u n  tra i t  c o m m u n  :



c’est le u r  ex t rê m e  d ispe rs ion ,  e t la  p rop r ié té  
q u ’elles po ssè d en t  de co n se rv e r  to u jo u rs  leu r  ca
rac tère  e th n iq u e  et de ne  pas se m ê le r  aux p o p u 
la tions au  m il ieu  desque l les  e l les  vivent.  Les 

Israélites  so n t  n o m b re u x  d an s  la P én in su le  des 
Balkans ; on en  t rouve  dans to u te s  les localités de 
quelque  im portance ,  q u o ique  le u r  hab ile té  co m 
m erc ia le  ren c o n tre  une sé r ie u se  co n c u rre n ce  de 
la  p a r t  des Grecs e t  des A rm éniens .  Ils ont, du 

reste ,  avec cette de rn iè re  nat ional ité ,  m ê m e  au 
po in t  de vue p hys ique ,  de  g ran d es  ana logies  que 
n ’exp l iquen t ni l’e th nograph ie  ni l ’h is to ire .

Les Is raé l i tes  d 'Eu rope  se rép a r t i s sen t  en  deux 
g randes ca tégories  : les Askhënazim , qui hab i ten t  

la  Russie , la Pologne et l ’Allemagne, et de là se sont 
avancés,  d 'une  par t ,  dans le n o rd -e s t  de la F rance ,  
et, de l ’au tre ,  en R oum anie ,  et  les Sephardim , 
fixés p r im it iv em e n t  en  Espagne et P ortugal .  C’est 
à cette de rn iè re  ca tégorie  q u ’ap p a r t ie n n e n t  p r e s 
que  tous  les Israélites  de la  P én insu le ,  à l ’ex cep 

t ion  de ceux  de R o u m an ie .  Ils d esce n d en t  des 
Ju ifs  expulsés  d ’E sp ag n e  sous F erd inand  Y  et I sa 

belle la Cat’ho lique ,  en 1492. Ils o n t  to u jo u rs  co n 

se rvé  co m m e langue  nat ionale  l ’espagnol,  q u ’ils 
éc r iven t o rd in a i re m en t  avec les ca rac tères  h é b ra ï 

ques .  Le g rand  cen tre  israé lite  de l ’O rient eu ro 
péen  es t S a lo n iq u e ,  où  le n o m b re  des Ju ifs  a t te in t,



as su re - t -o n ,  80,000 s u r  120,000 hab i tan ts  environ  
de p o pu la t ion  totale .

N atu re l lem en t ,  dans une  te lle  agglom éra t ion ,  
les Is raé l i tes  ne p e u v e n t  se v o u e r  exc lus ivem ent 
aux p ro fess ions  com m erc ia le s  et f inanc ières  qui 
son t o rd in a i re m en t  le u r  apanage  en  Occident.  
B eaucoup ex e rcen t  des m é tie rs  m écan iques  ; m ê m e  
la  ru d e  p ro fe ss ion  de « h a m m a l  » (porte-faix) qui 
sem ble  si peu  conven ir  à une  race  souven t affai

blie p h y s iq u e m e n t  p a r  l’h ab i tu d e  h é ré d i ta i re  des 

occupat ions  séden ta ires ,  se rec ru te  p re sq u e  exc lu
s iv e m e n t  p a rm i  eux.

Les Israélites de R oum anie ,  co m p lè tem e n t  d is
t inc ts  de ceux du  res te  de la P én insu le ,  auxque ls  

ils so n t  très in fé r ie u rs  à to u s  égards,  son t  des 
A skhénazim . Ils v ie n n en t  du  no rd ,  p a r t icu l iè re 

m e n t  de Russie et de Galicie. L eur  langue usue lle  

es t un  a l lem and  c o r ro m p u  q u ’ils écr iven t aussi 

avec les ca rac tè res  héb ra ïques .
Les Tsiganes son t les f rè res  de ces bohém iens  

que n o u s  voyons rô d e r  dans  nos  cam pagnes  et 
ins ta l le r  leu rs  c a m p e m e n ts  à la  porte  des villes 
ou  à l’en trée  des villages p o u r  t resse r  des pa
n ie rs  et r é ta m e r  les u s tens iles  dom estiques .  En 

Orient,  ils son t  so u v en t  fixés à d e m e u r e ;  il n ’est 
guère  de ville ou  de b o u rg  qui n ’ait son q u a r t ie r  
ts igane com posé  de m isé rab le s  h u t te s  au  m il ieu



(lesquelles grouil le  u n e  n o m b re u se  popula tion  
vêtue de guenilles. En ou tre  des m é tie rs  que nous  

voyons p ra t iq u e r  à nos  b o h ém ien s ,  les Tsiganes 
ex e rcen t  ceux  de m a ré c h a l- fe r r a n t ,  m aqu ignon ,  
portefaix , m u s ic ie n  ; on  sa it  que, dans cette d e r 
n iè re  p ro fe ss ion ,  les Tsiganes de R o u m an ie  et de 

H ongrie  en  p a r t icu l ie r ,  se son t  acqu is  une r é p u 
ta tion  eu ro p é en n e .  Et p o u r ta n t  les f rè res  de ces 

m u s ic ie n s  fam eux ,  on t  été, j u s q u ’au m il ieu  de ce 

siècle, m a in te n u s  en  esclavage en  R oum anie .  La 
d ispos it ion  des Tsiganes p ou r  le vol, leu r  lâcheté  

et leu r  so tt ise  son t p roverb ia les  e t  la l i t té ra tu re  
popu la ire ,  sp éc ia lem en t  en  R o u m an ie ,  es t  rem plie  
d ’h is to ire s  p la isan tes  (snoave), don t ils son t les 
g ro te sq u e s  héros .  Ils o n t  assez g én é ra le m e n t  
conservé  l’usage d ’u n  id iom e ap pa ren té  aux  la n 

gues  de l ’Inde, pays don t on les cro it  o r ig ina ires ,  

m ais  ils p a r le n t  auss i  les langues  des pays q u ’ils 

hab i ten t ,  n o ta m m e n t  le tu rc  dans le sud  de la P é 
n in su le  et le ro u m a in  dans  le n o rd .

Je  te rm in e ra i  cet exposé de l’e th n o g ra p h ie  

b a lkan ique  par  quelques  m o ts  au  su je t  des cu l tes  
que p ro fe ssen t  les hab i tan ts  de cette rég io n .  La 

religion jo u e  dans ces pays u n  rô le  cons idérab le  

■et il n ’y a pas bien  long tem ps  q u ’elle cons ti tua it ,  
p o u r  la  p lu s  g rande  partie  de la  popu la tion ,  le seul



carac tè re  national.  P e n d a n t  p lu s ieu rs  siècles, il 
n ’y e u t  en p résence ,  dans la T urqu ie  d 'Europe ,  que 

des m u su lm a n s  et des  ch ré t iens .  C om m e ces d e r 
n ie rs  é ta ien t  p re sq u e  tous o r thodoxes ,  et que 
l 'église o r thodoxe  dans  cette rég ion  é ta it  alors 
ex c lu s iv em e n t  g recque,  on appela it  Grecs (en  tu rc  
Iloum ) , e t on  cons idéra i t  officiellement com m e 
tels,  tous  les ch ré t ien s  or thodoxes ,  de m ê m e  que 
d an s  le langage  co u ra n t  on  appelle  encore  Turc , 
to u t  m u su lm a n ,  fût-il Albanais, Serbe ou  Bulgare.

D epuis ,  ce tte  s i tua tion  a changé  et l ’h e l lén ism e  
a b ea u c o u p  p e rd u  su r  le te rra in  re l ig ieux  com m e 

su r  le te r ra in  c u l tu ra l ;  les d eu x  faits so n t  d ’ail
le u rs  connexes ,  la re lig ion  et l ’en s e ig n e m e n t  chez 
les ch ré t iens  de T u rq u ie  é tan t  in t im e m e n t  liés.

Dans l ’E m p ire  o l to m an ,  les d ig n i ta ire s  ecclé
s ia s t iques  ch ré t ien s  et israé li tes  sont to u jo u rs  les 

r ep ré se n tan ts  officiels de leurs  co re lig ionnaires  
a u p rè s  des au to r i té s  tu rq u es .  Les évêques son t 
m e m b re s  de d ro i t  des  conse ils  ad m in is t ra t i f s  des 
d ifférentes c i rco n scr ip t io n s  po li t iques .  Aussi,  est- 
il t r è s  im p o r ta n t  p o u r  u n e  na t iona l i té  d ’avoir  son 

église d is t incte ,  c ’e s t  le seul m o y e n  de vo ir  son 

ex is tence  rec o n n u e  offic ie llem ent p a r  le g o u v er 
n e m e n t  im péria l .  Nous v e r ro n s  p lu s  ta rd  que ces 

cons idéra t ions  d ’o rd re  po lit ique o n t  jo u é  u n  g rand  
rô le  dans la  révo lu t ion  re l ig ieuse  qui abouti t ,  en



1870, à la sé p a ra t io n  de l ’église bu lgare  d ’avec 
l ’église g recque et qui p e u t  ê tre  cons idérée  co m m e 
le p ré lude  de l’ém anc ipa t ion  po lit ique do la Bul
garie .

Les S erbes de T u rq u ie  ainsi que  les Maeédo- 
R o u m a in s  c h e rc h e n t  depu is  q u e lq u es  années  à 
o b te n ir  la  rec o n n a is san ce  de le u rs  na t iona l i té s  
sans p o u r  ce la  ro m p re  avec le p a t r ia rch a t  de 
C ons tan tinop le ,  m a is  ils n ’on t pas  ob tenu ,  j u s 

q u ’à p ré se n t ,  de r é su l ta ts  appréciab les .

Quelques ind icat ions  s u r  la  co n s t i tu t io n  de 
l’église o r thodoxe  ne s e ro n t  donc pas inu ti le s .

Cette église es t souven t appelée, en  F rance ,  
église g recque ,  ce qui n ’es t pas  to u t  à fait exact, 
ou  m ê m e  église ru sse ,  ce qui e s t  co m p lè tem e n t  
faux, a b s o lu m e n t  c o m m e si on appe la it  l ’Église 
ca tho lique ,  église f rança ise ,  sous p ré tex te  que la 

France  es t  le pays qu i co n t ien t  le p lu s  grand 
n o m b re  de ca tho liques .  T ou t le m o n d e  teait que la 

p rinc ipa le  cause  de d ivergence en tre  l ’Église 
d ’O rient et celle d ’Occident cons is te  en ce que  la 
p re m iè re  n 'a d m e t  pas  la s u p ré m a t ie  du pape co n 
s idéré  p a r  la  seconde c o m m e  le chef  un iverse l  de 
la  re l ig ion  c h ré t ien n e .  11 existe  en c o re  deux ou 

tro is  au t re s  d ivergences s u r  des po in ts  de dogm e L

1 N otaam ient celle  du fi lio q u è j D'après les orthodoxes lo



Quant aux  qu es t io n s  de r i te  ou  de d iscipline, 
elles n 'o n t  pas  d ’im p o r ta n ce  décisive, pu isque  
ce r ta ines  églises o r ien ta le s  ra t tach ées  à l 'Église 
rom aine  su iven t en  to u t  la  l i tu rg ie  et les régies de 
d isc ip line de l ’Église o r thodoxe. La différence c a 
rac té r is t iq u e  en tre  l ’Église ca tho lique el l ’Églisa 

o r thodoxe est donc que cette de rn iè re  ne r ec o n 
n a î t  pas  de chef te m p o re l  un iq u e .  C on tra irem en t 
à ce que l ’on cro it  so u v en t  en E urope ,  le p a t r ia rch e  
grec de Constan tinople  n ’es t n u l le m e n t  le souve
ra in  pontife , le pape de l’église o r ien la le .  Il p rend ,  
il es t vrai, le t i t re  de P a tr ia rc h e  œ c u m é n iq u e  et 
tient le p re m ie r  ran g  en tre  tous  les pa t r ia rches ,  

m ais  ce son t là des  priv ilèges p u re m e n t  honorifi
ques  ne d o n n an t  lieu à a u c u n  d ro it  de ju r id ic t io n .  

Le dro it  de p réséance  m ê m e  ne r e m o n te  pas à 

l 'o r ig ine  de l’Église, car  les t i tu la ires  des sièges 
p a t r ia rcaux  d 'Anlioche el d ’A lexandrie ,  fondés, 

com m e celui de Rom e, p a r  les apô tres ,  p ren a ien t  
ran g  avan t le p a t r ia rch e  de C onstan tinople .  Celui-  
ci ne  d u t  la  p r im a u té  qui lui fut r ec o n n u e  en  381, 

q u ’au  fait de sa rés id e n ce  dans la capitale de l ’E m 
pire d'Orient.

L ’Église orientale  n 'a  donc pas  u n e  o rgan isa tion  
un ita ire  et cen tra lisée  co m m e celle de l ’Église

S ain t-E sprit procède seu lem ent du Père; d'après les catho
liques, il procède du Père é t du  F ils  (liiioque).



la t ine ;  on p e u t  dire q u ’elle form e une  sorte de 
de confédéra tion ,  dans laquelle  les différentes 

églises « au tocéphales  » r e p ré se n te n t  au tan t  
d ’états  souvera ins ,  égaux  en dro its ,  e t  s e u le m e n t  

ra t tach é s  les u ns  aux au tre s  par  l’u n i té  de croyance 
e t  de li turgie. Dans chaque  état po lit ique les 

o r thodoxes  co n s t i tu en t  une église « au tocéphale  » 
s ’a d m in is t ra n t  d ’une  façon co m plè tem en t  indé
pendan te  et so u m ise  à la seule au to ri té  de ses 
p ro p re s  chefs qui sont,  su ivan t les pays ,  u n  p a 

tr ia rche ,  u n  exa rque ,  un  a rchevêque ,  ou, le p lus 
souven t,  u n  conseil  appelé  Saint-Synode. Celte 
co rré la t io n  en t re  les in s t i tu t ions  po l i t iques  et re l i 
g ieuses  est u n e  t rad i t ion  très  anc ienne  de l’Europe 
orien ta le .  Nous v e r ro n s  un  p eu  p lu s  loin les sou 

v era in s  des é ta ts  bu lga re s  et se rbes ,  au  m o y e n -  
âge, ne se c ro ire  r ée l lem en t  indépendan ts  que 
lo r s q u ’ils avaient fait r econna î t re  l’au tonom ie  de 
l e u r  église na t ionale ,  e t a t tacher  p re sq u e  a u tan t  
d ’im p o r ta n ce  à ob ten ir  le litre d ’a rchevêque  ou de 
p a t r ia rch e  p o u r  u n  de leu rs  évêques que la cou 

ronne  ro y a le  ou im pér ia le  p ou r  eux -m êm es .  Il 
a r r ive  aussi que p lu s ieu rs  églises au tocéphales  
coex is ten t  dans  u n  m ê m e  état. Les différentes 

églises au tocépha le s  .son t ac tu e l le m en t  : dans 
l’Em pire  O ttom an, l ’Église de C onstantinople,  que 

ses ad h é ren ts  qualif ient de G rande-Église ,  les pa-



t r ia rcha ts  grecs  d ’Antioche, d ’A lexandrie  et de 
Jé ru sa le m ,  et l ’ex a rch a t  bu lgare ,  do n t  le siège es t 

à C onstan tinople ,  m a is  don t la  ju r id ic t io n  s ’étend 
ég a lem en t  su r  la  p r in c ip au té  de Bulgarie .  Les 
Grecs le con s id è ren t  co m m e sch ism a tiq u e ,  nous  
verrons  p o u rq u o i  dans u n  au tre  chap itre .  En 

d eh o rs  de la T u rqu ie ,  n o u s  t rouvons  les églises 

du ro y a u m e  de Grèce, de la  Serbie,  du  Monténégro, 
de la  R oum anie ,  l 'ég lise  se rbe  et l ’église ro u m ain e  

de Hongrie, l’église se rb o - ro u m én o - ru th èn e  d ’Au
triche, et enfin l ’eglise  ru sse ,  la p lus  im p o r ta n te  
de tou tes .  R e m a rq u o n s ,  en  pas san t ,  que ce tte  d e r 

n iè re  n ’a n u l le m e n t  p o u r  ch e f  l’e m p e re u r ,  com m e 

le p ré te n d  une  légende assez acc réd i tée  m a lg ré  
son inv ra isem b lance .  L ’au to ri té  su p rê m e  dans 
l’église ru sse ,  à défau t  du  p a t r ia rch e  de Moscou 
qui n ’a pas  été rem p lacé  depu is  le régne  de l ’ie rre  
le Grand, e s t  le S ain t-Synode.

Les différentes églises o r thodoxes  su iv en t  le 
ri te  grec , m a is  on t ch acune  leu r  la n g u e  l i tu r

gique ; les Serbes, les Bulgares et les Russes  se 
se rven t du  v ieux-slavon , les R oum ains ,  de leu r  
p rop re  langue .

Nous devons c i ter  auss i ,  co m m e occ u p an t  une  
s i tua t ion  in te rm éd ia ire  en tre  les deux  églises 
o rien ta le  et occidentale, les Églises « un ia tes  » 

appelées  o rd in a i re m e n t  Églises g recques-un ies  ou



grecques-ca tho liques  en  ra ison  du  rite q u ’elles 
su ivent,  bien  que  fort peu de leu rs  ad hé ren ts  
so ient de nationalité  he l lén ique ,  et que la p lu p a r t  

se servent,  co m m e langue l i tu rg iq u e ,  d 'au tres  
id iom es que le grec.

Ces églises u n ia tes  son t g én é ra lem en t  des f rac
tions de l 'église o r thodoxe  ou d ’au t re s  églises sé

p a ré e s ,  a rm é n ien n e ,  cha ldéenne ,  sy r iaque ,  etc., 
qu i ,  à d iverses  ép o q u e s ,  se son t ra t tach ées  à 
l’église rom aine  en  accep tan t  ses d o g m e s ,  m ais  
en  co n se rv an t  in tacts  le u rs  usages  relig ieux, le u r  

discipline, leu r  langue  li tu rg ique .  Les plus im p o r 

tantes , en ce qui concerne  l ’E urope ,  se t rouven t  
dans  l ’E m pire  A ustro-H ongrois  : ce son t  l'Église 
ro u m a in e -u n ie , de Transylvanie et de Hongrie, et 

l ’Eglise ru th è n e  de Gallicie.
Dans la pén insu le  des Balkans,  nous  n 'avons  a 

c i ter  que l’Église B ulgare-unie qui n e  com pte  
q u ’un  petit  n o m b re  d ’ad hé ren ts  tan t  dans la p r in 
cipauté q u ’en Macédoine, où  le u r  cen tre  p rincipal 
es t K oukouch , au n o rd  de Salonique.

Notons en passan t,  pu isque  nous  avons com pté  
les A rm én iens  au  n o m b re  des é lém e n ts  e th n o g ra 

ph iques  de la P én insu le ,  que  le u r  Église nationale, 
d ite  « G régorienne », e s t  ég a le m en t  d istincte de 

l ’église o r thodoxe  et de l’église ca tholique.  Les



A rm én iens  G régoriens de Turquie- ont p o u r  chef 
polit ique le P a tr ia rche  a rm é n ie n  de C onstan ti
nople, m ais  le u r  che f  re lig ieux  est le « Catholicos » 

(ou p lus  exac tem en t,  su ivan t la  p ro n o n c ia t io n  ar

m é n ien n e  , G athogh igos) ,  d ’E tchm iadz in  , dans 
l 'A rm énie  russe .

Une partie  de l ’Église A rm én ienne  es t un ie  à 

l ’Église rom aine  et possède u n  p a t r ia rch e  spécial 
ré s id a n t  à C onstantinople.

Enfin, co n t ra i rem e n t  à ce que l ’on  observe ôliez 
les au tre s  na t ional i té s  o rientales, u n  assez g ran d  
n o m b re  d 'A rm éniens  on t em b ra ssé  le P ro te s ta n 
tisme dont les doctrines  le u r  ont été enseignées 

par  des m iss io n n a ire s  am érica ins  et anglais .

La p re sq u e  totalité des h ab i tan ts  ch ré t iens  de la 
P én insu le  des B alkans ap pa r t ien t  à l ’église o r th o 
doxe. Les seu les  exceptions im p o r ta n te s  sont for
m é es  p a r  les ca tho liques ,  c ’est-à-dire par  u ne  partie  
des Albanais G uègues et des Serbes de la Bosnie et 
de l ’Herzégovine, que lques  Bulgares, s u r  les rives 

du  Danube et au to u r  de P hil ippopoli ,  en t in  q u e l
ques  Grecs, p r in c ip a le m en t  dans  les îles.

En o u tr e ,  une  partie  des  ind igènes  a adopté 

l 'Is lam ism e dès l ’époque de la conquê te  tu rque .  
Ces conve rs ions  se son t  to u t  d 'abord  p rodu ite s  
dans les classes nobles  et r iches  qui voula ient ,  par



ce m oyen ,  conserver  et accroître  le u r  fo rlune  et 
le u rs  priv ilèges.  Elles on t  été p a r t icu l iè rem e n t  

n o m b re u se s  chez les A lbanais,  et chez les Serbes 
de Bosnie et d ’Herzégovine. P lus  de la m oit ié  des 

p re m ie r s  et les deux  c in q u ièm es  des seconds 
son t m a h o m étan s .  Chez les B ulgares ,  les co nve r
sions à l 'Is lam , assez peu  n o m b re u se s ,  se son t 
p rodu i te s  p r in c ip a le m e n t  dans la rég ion  du Ro- 
dope. On appelle  Pomaks ces Bulgares m u s u l 

m a n s .
Les m u su lm a n s  de race g recque  son t  ex t rê m e 

m e n t  ra re s  su r  le cont inen t ,  m a is  en  Crète, ils 
re p ré se n te n t  du q u a r t  au c inqu ièm e de la p o p u 
la tion  tota le  de l ile, soit à peu  p rès  de 50,000 à 

00,000 âm es.  P ar  contre ,  on t rouve  en Bulgarie, 
aux  env irons  de Varna, des ch ré tiens  de rite grec 
ne  pa r la n t  que le tu r c ;  on les n o m m e « Gagaouzi ». 
Enfin, il existe à Salon ique des m u su lm a n s  d ’o r i

gine ju ive  que l ’on appelle « D eunm é », du verbe 
tu rc  deunmek, to u rn e r .

Le n o m b re  des M usulm ans de la P én insu le  ne 
dépasse  pas 3,300,000, (dont 2 m illions env iron  en 

Turqu ie ,  613,000 en Bulgarie et 492,000 en Bosnie), 
su r  une p o pu la t ion  totale de 21 m il l ions  d 'âm es.

Telle est, ac tue l lem en t ,  la s i tua tion  n a t ionale  et 

re l ig ieuse  des hab i tan ts  de la  P én insu le  des Bal



kans .  Dans le chap itre  su ivan t,  n ous  r e c h e rc h e 
rons  quels  peup les  h ab i ta ien t  cette région à l ’ori
gine de l’h is to ire ,  e t c o m m en t les na tionalités  que 

n ous  y voyons a u jo u rd ’hu i s ’y sont constituées 

par  le con tac t  des races p rim it ives  avec celles q u ’y 
n i  am enées  les invasions.



LES ANCIENS PEUPLES BALKANIQUES 

ET LA FORMATION DES NATIONALITÉS MODERNES

Dans lo chap itre  p récéden t ,  n ous  avons vu 
quelles  na t ional i té s  occu p en t  a c tu e l le m en t  la 

P én insu le  Balkanique.  Maintenant,  rev e n an t  de 
p lu s  de deux  mille  ans  en a r r iè re ,  n o u s  je t te ro n s  
u n  coup  d ’œil su r  la s i tua tion  e th n o g ra p h iq u e  
de la m ê m e  rég ion  au m o m e n t  où l ’h is to ire  c o m 

m ence  à re p o se r  s u r  des données  ce r ta ines .  A cette 

époque  lo in ta ine ,  n o u s  ne voyons p lu s  q u ’une  
seule des races qui nous  occupen t ,  la  race  he l lé 

n ique ,  é tablie déjà, ;t p eu  de choses p rès ,  su r  les 
te rr i to i re s  où  n o u s  la  re tro u v o n s  a u jo u rd ’hu i.  
Fau t- i l  en conc lu re  que seu ls  pa rm i les hab i tan ts  

de la  pén insu le ,  les (Irecs peu v en t  r e v e n d iq u e r  
l ’h o n n e u r  d ’u n e  an t ique  posse ss io n  du  so l?  Non. 

sans dou te ,  ca r  si n o u s  pouvons  d ire  avec quelque  
p réc is ion  c o m m e n t  et à quelle  époque  s ’est fo rm ée



la  nat ional i té  ro u m ain e ,  en quels siècles les Slaves 
son t  appa rus  p o u r  la  p rem iè re  fois su r  la rive 
droite du  Danube, en  quelle année enfin les Turcs  
ont m is  le p ied  en Europe ,  il es t  u n  peup le  su r  
l 'a r r ivée  duquel l ’h is to ire ,  aussi b ien  que la 

légende, res te  ab s o lu m e n t  m ue tte ,  ce son t les Alba
nais .  Cette absence de d o cu m en ts  n o u s  am ène 
im m é d ia te m e n t  à su p p o se r  que  les ancê tres  des 
A lbanais faisa ient partie  de ces popu la tions  que les 
p rem iè res  lu e u rs  de l ’h is to ire  nous  m o n tre n t  é ta 

blies à côté des Grecs à l ’ex trém ité  sud-es t  de l ’Eu

rope. Ces pop u la t io n s  e l le s -m ê m e s  n 'é ta ien t  v ra i
se m b la b lem e n t  pas  au toch tones .  Les Grecs ont 
conservé  dans leu rs  légendes  le souven ir  de leu r  
p re m ie r  é tab l issem en t  en E u ro p e ,o ù  ils au ra ien t  
été précédés  p a r l e s  Pélasges,  peuple  s u r  l ’origine, 

la paren té  et m ê m e  l’exis tence desquels  les savants  
on t b e a u co u p  d iscu té ,  e t  que l ’on a parfois consi
d éré  com m e ayan t  peup lé ,  à une  époque  recu lée ,  
u n e  g rande  par t ie  de l ’Europe  m érid io n a le .  Je 
m ’abs t iend ra i  de p é n é tre r  s u r  ce te rra in  peu  solide 

et d ’a il leu rs  trop  é lo igné de m o n  su je t .  Nous 
re m a rq u e ro n s  seu lem en t,  en p as san t ,  que certa ins  

au teu rs ,  et p a r t icu l iè rem e n t  Malin, le p re m ie r  qui 

ait é tud ié  sc ien t if iquem ent les Albanais,  les id e n 
tifie avec les P é lasges  et en fait a insi les plus 
anc iens  occupan ts  de la P én in su le  Balkanique.



D ’a u t re s ,  p a r  contre ,  d o u te n t  que  les Pélasges 
a ien t  été des In d o -E u ro p ée n s ;  ainsi, M. Hasdeu, 
h is to r ien  et philo logue ro u m ain ,  les suppose  Cha- 
m ites ,  c ’e s t-à -d ire  p a ren ts  des races  ind igènes  de 

l’Afrique sep ten tr iona le ,  tand is  que l’orig ine indo- 
eu ro p é en n e  des  Albanais es t incontestable .

Des Grecs dans l ’an t iqu i té  je  ne d ira i  r ien .  Tout 
ce qui les concerne  es t  trop  co n n u  et ce tte  é tude  
so r t i ra i t  d ’a i lleu rs  de m a  com pétence .  Mais il me 
para ît  ind ispensab le  de rap p e le r  en quelques  m ots  
ce q u ’éta ien t  les au tre s  peup les  anc iens  de la 
P éninsu le .

Les n o m b re u se s  peup lades  que les écrivains  
grecs nous  é n u m è re n t  et  q u ’ils qualifient de « b a r 

bare s  c ’es t-à -d ire  n o n  héllén iques ,  pa ra issen t 

pouvo ir  se g ro u p e r  en  q uatre  familles p r incipales  
co r re sp o n d a n t  aux g randes  d iv is ions géogra

ph iq u es  du pays : les I l ly r iens ,  au n o rd -o u e s t ,  le 
long  de l ’Adria tique,  les Épiro tes ,  au sud des p ré 
cédents ,  les M acédoniens, au  cen tre ,  dans le b ass in  
de l ’Axios, le  V ardar  ac tue l,  enfin, les Thraces,  
dans la  rég ion  vois ine de la Mer Noire, du  Bos

p h o re  au Danube . P a rm i ces peuples ,  les Macédo
n iens  et les Épiro tes  ont eu le u rs  époques  glo
r ieuses  e t  p o u r  les rap p e le r  il suffit d ’évoquer  les 

n o m s  d ’A lexandre et de P y rrh u s .  Malgré l ’aspec t 
grec que  sem ble  revê tir  l 'em p ire  m a cé d o n ien  et



q u ’exp l iquen t su ff isam m ent le ray o n n e m e n t  de la 
civilisation  he l lén ique à cette époque et l 'éduca
tion g recque  de Philippe et d ’A lexandre, la Macé
doine n 'é ta i t  pas une  te r re  g recque  ; a u c u n  doute  
ne  para ît  su b s is te r  il ce su je t .  D’au tre  part,  Stra- 
bon rappo r te  que l’on  é tenda it  parfo is  la  d én o m in a 

tion de Macédoine à  to u t  le pays qui s’avance 
j u s q u ’au lit toral vis-à-vis de Corcyre (Corfou), en 
se basan t s u r  ce que  la langue ,  les  v ê tem en ts  et 
les c o u tu m es  des peup les  de cette région é ta ien t à 

p eu  p rès  les m êm es .
Hahn, dans  ses é tudes  a lbanaises ,  fait r e sso r t i r  

que la Via Egnatia ,  la  g rande  rou te  m ilitaire de 
D yrrach ium  (Durrazo) à Thessa lon ique ,  ind iquée 
p a r  le géog raphe  g rec  co m m e sé p aran t  l’Epire de 
l’Illyrie, co r resp o n d  à peu  p rès  à la  l im ite  actuelle  
en tre  les deux  g randes  fractions de la race  alba

naise. Il es t  ainsi co n d u i t  à as s im ile r  respec t ive 
m en t les I l ly r iens  et les Ëpirotes aux G uègues et 
aux  T osques .  11 est donc p robab le  que  les I llyriens, 
les Ëpiro tes  et les M acédoniens fo rm a ien t  trois 

b ranches  d ’une m ê m e  famille ou  tro is  familles 
é t ro i tem e n t  appa ren tées .

La m oit ié  o rien ta le  de la P én insu le  appa r tena i t  
aux Thraces ,  la p lus  g rande  na t ion  du  m onde 

ap rès  celle des Indiens, n ous  dit  Hérodote. Aux 
Thraces se ra t tacha ien t  les G ètes ,  hab i tan t  une



par t ie  de la  Bulgarie ac tue lle ,  en tre  l ’Isker  et la 
Ian tra ,  e t  les Daces qui n ’appa ra issen t  dans l 'h is 

to ire  q u ’à une  époque  re la t ivem en t  récen te ,  e t  que 
Strahon  m e n tio n n e  le p rem ie r ,  les p laçan t su r  la 

rive gauche  du  D anube, à l ’o u es t  des Gètes don t 
u n e  f raction  avait,  à celte époque ,  franchi le 
fleuve.

La p aren té  des Gètes et des Daces es t affirmée 
p a r  H érodote . S trabon  dit que les Gètes, les 
T hraces  et les Daces par la ien t  la m ê m e  langue. 
P line  cons idère  m ê m e  les Gètes et les Daces 
co m m e un  peup le  un ique ,  appelé du  p re m ie r  n o m  

par  les Grecs et du  second  p a r  les Rom ains.  On 
peut donc ad m ett re  com m e ce r ta in  que les Daces, 

les Gètes et les Thraces  cons t i tua ien t  une  m ê m e  
famille e th n o g rap h iq u e .  Cette famille était-elle ,  à 
son  tou r ,  ap pa ren tée  aux  U lyriens et aux  Ëpirotes 
de la  rég ion  occ iden ta le?  Cela sem ble  assez v ra i
sem blab le  si l’on se repo r te  aux  détails  que  nous  
fou rn it  Hérodote au  su je t  des  m œ u rs  des Thraces.  

Au dire  du  père  de l ’h is to ire ,  si ce peup le  avait pu  
accep te r  u n  g o u v ern e m en t  un iq u e ,  il au ra i t  été 
p lus  fort  et p lu s  invicible que  to\ut a u t re ;  m ais  il 
n ’était pas  dans  sa n a tu re  de p a rv e n ir  à l ’u n i té  

polit ique.  Les T h races  es t im a ien t  fort beau  d ’être  
oisif  e t  de ne  vivre que de gu e r re  e t  de p illage, 
cons idéran t  com m e u n  d é sh o n n e u r  de la b o u re r  la



te rre .  Ces tra i ts  n o u s  font im m é d ia te m e n t  songer  

aux Albanais, de rn ie rs  descendants  à peu  près  
pu rs  des Ëpiro tes  et des I l ly r iens d ’autrefois .  De 
m ê m e  que les Albanais, on voit f ré q u e m m e n t  les 
T hraces  se rv ir  co m m e m ercena ires ,  n o ta m m e n t  

dans les a rm é es  d ’A lexandre et dans celles des 
R om ains.  Fait é trange  et digne d ’être  no té ,  on 
ren c o n tre  chez p lus  d ’u n  peup le  cette  alliance 
co n trad ic to ire  en tre  u n  a m o u r  a rd e n t  de l ’indé
pendance  et la p ro p en s io n  à accep te r  la dure  
se rv itude  du  m é tie r  de soldat m ercena ire .  Dans 
l ’Europe  occidentale ,  les Suisses  et les Corses 

p e u v e n t ,  à cet égard ,  f igurer  à côté des  Alba
nais .

Il sem ble  donc p e rm is  de suppose r ,  sans p o u 

voir  l ’affirmer d ’une façon absolue, que, avant la 
conquê te  ro m ain e ,  la pén insu le  des Balkans était 

peuplée ,  en dehors  de la Grèce, p a r  une  g rande  
race,  don t les I lly r iens ,  les Épiro tes ,  les Macédo
niens, les T hraces avec les Gètes et les Daces, 

é ta ien t  les p rincipales  subdiv is ions.
Cette h y p o th è se  est d ’a illeu rs  co r ro b o ré e  p a r  la 

p résence ,  dans les langues  bu lgare ,  ro u m a in e  et 

a lbanaise ,  de pa r t icu la r i tés  p h o n é t iq u es  et g r a m 
m atica les  (par  exem ple ,  la posit ion  de l’ar tic le  

ap rès  le m o t  q u ’il déterm ine) qui ne  peuven t 
s ’exp l iquer  que p a r  l’influence exercée s u r  ces



tro is  langues  p a r  l ' id iom e d ’une popu la tion  an té 

r ieu re .  D’o ù  il ré su lte  que les hab i tan ts  prim itifs  
de l ’Albanie, de la  Bulgarie et do la  R oum an ie  de 

nos jo u r s  devaient p a r le r  des langues ,  s inon  iden 
tiques ,  du  m o in s  ana logues.

C’es t ce tte race th raco - i l ly r ienne ,  dont les Alba

na is  son t  a u jo u rd ’hu i les seuls rep résen tan ts  
d irects ,  qui au ra it  fo rm é, su ivan t l ’ex p ress ion  de 
M. Ilasdeu, le su b s t ra tu m  des nat ional i té s  m o 
dernes de la Pén insu le .

La conquête  ro m ain e ,  achevée su r  la rive droite 

du  D anube dès les p rem iè re s  années  de n o tre  ère, 
devait  t ran s fo rm er  ces peup les  co m m e elle fit on 
Occident p o u r  ceux des Gaules et de l’Espagne. 
Mais en  Orient, la civ ilisation  la tine se t rouva  en 

présence  d ’une pu issan te  r iva le ,  la civilisation 
grecque,  do n t  elle n ’était,  à bien  des égards,  que 
la  fille. La partie  m érid iona le  de la pén in su le  était , 
p a r t icu l iè rem e n t  depu is  A lexandre ,  g rec  d ’éd u 
ca tion  et d ’esprit ,  quo ique  m a cédon ien  d ’origine, 

le dom aine  de l’he l lén ism e,  et la conquê te  ne 
changea  guère  cette s itua tion .  On ap p re n a i t  m oins  
le la t in  dans la Grèce conqu ise ,  d it M om m sen dans 
son  Histoire romaine, que le grec dans  l’Italie con
q u éra n te .  La P én insu le  d u t  donc se d iv iser  en 

deux p a r t ie s :  l’une g recque ,  au  sud, com prenan t ,



ou tre  la Grèce p ro p re m e n t  dite, l’Épire m é r id io 
nale ,  la  Macédoine, la Thrace et le lit toral de la 
Mer Noire j u s q u ’aux  b ouches  du D anube ; l ’au tre ,  
la tine, e m b ra s sa n t  la Mésie (la Bulgarie actuelle),  
la  Dalmatie,  l’Épire sep ten tr iona le  et les p rov inces 

in te rm éd ia ires .
Q uelques fractions des anc iennes  popula tions ,  

m ie u x  p ro tégées ,  sans doute ,  p a r  leu r  s i tuation  

to p o g rap h iq u e ,  r é s is tè re n t  à cette double  inlluence. 
Outre les Albanais,  on  peu t encore  citer  les Besses, 
t r ib u  th race  établie  en tre  le Rodope et le Balkan, 
qui p a ra i t  avo ir  m a in te n u  j u s q u ’à la lin du 
vie siècle, son ex is tence com m e nation  distincte 
el l’usage de sa langue.

C’est un  inc iden t vulgaire  qu i  n o u s  fou rn i t  la 
p reuve  la p lus cer ta ine  de la la t in isa tion  des h ab i
tan ts  de la r ive droite du  Danube. Deux h is to r ie n s  

grecs, T héophanes  et Théoph vlacte, rac o n ten t  q u ’en 
580 l ’a rm é e  byzan tine  défendait  les passages  des 

Balkans con tre  une  invas ion  avare. Elle se p r é p a 
r a i t  à  su rp re n d re  l ’en n e m i lo rsque  dans la m a rche ,  
la  charge  d ’un m ulet se dé tacha  e t  to m b a  sans que 

le co n d u c te u r  s ’en aperçû t .  Un soldat qui su iva it  
c r ia  à ce d e rn ie r  p o u r  l ’aver t ir  : « Tôrna, tô rna ,  

fratre » su iv a n t  T héophanes ,  ou, su ivan t T héophy-  

lacte, « R e tô rna ,  f ra tre  ». Ces m ots ,  p rononcés  dans



la  langue  du pays ,  nous  d isen t  les deux h is to 
r iens ,  a m e n è re n t  u ne  pan ique  dans  l’a rm é e  qui 
c ru t  q u ’u ne  a t taque  subite  des Avares obligeait 
à ba t tre  en  re tra i te .  C’es t donc à un  m u le t ,  ainsi 
que le re m a rq u e  p la is a m m e n t  M. H asdeu , q u ’est 
dû  le p lu s  anc ien  m o n u m e n t  de la langue  ro u 

m aine .
Mais la  la t in isa tion  ne  s ’élait pas  a r rê tée  à la 

r ive  d ro ite  du  Danube. Elle avait m ê m e  obtenu , au 
delà de ce fleuve, des  ré su l ta ts  p a r t icu l iè rem e n t  
b r i l lan ts .  De p a r t  et d ’au tre  des Carpates, dans la 
rég ion  qui form e a u jo u rd ’h u i  la Hongrie  orientale ,  
la  Transy lvanie ,  le Banal et  l ’Olténie (ex trém ité  

occ identa le  de la  Valachie) vivaient les Daces, 
b ranche  sep ten tr iona le  de la famille th race ,  co m m e 

n o u s  l 'avons dit il y a quelques  instan ts .  Les Daces 
ava ien t d é jà ,  avant le c o m m e n c e m e n t  de no tre  
ère , a t te in t  un  ce r ta in  degré  de civ ilisation, e t 

f ranchi l’étape qui sépare  la vie n o m a d e  et pas to 
ra le  de l ’é la t  séden ta ire  el agricole. Un chef  in te l

ligent et éne rg ique ,  Décébal, avait r éun i  en u n  
p u is s a n t  ro y a u m e  les tr ibus  éparses  de sa race  et 

te n u  en  échec, p en d a n t  p rès  de v ing t ans, les forces 

de l ’em p ire  ro m ain ,  qui d u t  m ê m e  lu i payer  tr ibut.  
Mais le Vercingétorix  dace allait avoir  p o u r  adver
sa ire  u n  au tre  César. En deux  expéditions victo- 

to r ieuses ,  de l ’an 101 à l ’an 106 après  Jésus-C hris t ,



T ra jan  se rend it  m a ître  de laDacie. Décébal s ’élait 
f rappé de son épée au  m o m e n t  où sa capitale allait 
to m b e r  aux  m a ins  du va in q u eu r .  La colonne Tra- 
ja n e  dans laquelle  les R o u m ain s  a im e n t  à recon
naî tre  le m o n u m e n t  initial de leu r  h is to ire ,  fut 
élevée à R om e en  souven ir  de cette  conquê te ,  et les 

h o n n e u rs  ren d u s  au  t r io m p h a te u r  m o n t rè re n t  l’im 
por tance  que les R om ains  a t tachaien t  à la  so u m is 
sion des Daces. Un m o n u m e n t  d’une au lre  n a tu re  
d u t  aussi son orig ine  à la guerre  dac ique .  Dès la 
fin de la p rem ière  expédition ,  Trajan , afin de faci

l i ter  les m o u v e m en ts  de tro u p es  et le t ran sp o r t  des 
ap p ro v is io n n em e n ts  en tre  l’in té r ieu r  de l ’em pire  et 
la  Dacie, avait  fait commencer* la construc tion  

d ’u n  pon t fixe s u r  le D anube. La ch a rpen te  en  bois 
qui en su p p o r ta i t  le tab lie r ,  reposa it  s u r  des 
p iles  en  p ie rres  don t quelques  ves tiges  se voient 
encore  a u jo u rd ’hu i au p rè s  de la ville ro u m ain e  de 
Turnu-Severin .  Cette œ uvre  g rand iose  fut p lus  

ta rd  d é t ru i te  par  les R om ains  eu x -m ê m es  lors do 
l ’évacuation  de la Dacie et aucun  pon t ne  f ranch it  

p lus  le Danube orien ta l j u s q u ’à ce que les R oum ains  

do nos jo u rs ,  en  d ignes su c c e sse u rs  de Trajan, 

eu ssen t  je té ,  n o n  p lus  co m m e u n  ch e m in  de 
g u e r r e , 'm a i s  co m m e u ne  voie pacifique u n is san t  
l ’Occident à l ’Orient, ce m agnif ique po n t  de Cerna- 

voda, in a u g u ré  il y a deux  ans, et à l’entrée



duquel u n  dorobants 1 de bronze ,  le soldat- 
paysan ,  p o r tan t  f iè rem ent la  c a c i u l a 2 n a t ionale  et 
la p lu m e  de d indon  i l lu s trée  à P levna  et chantée  
p a r  A lexandri,  sem ble  u n e  sentinelle  de la race 

la t ine  à la por te  or ientale  de l ’E urope .

De n o m b re u x  colons, appelés^ de tou te s  les p a r 
ties de l’E m p ire ,  m ais  ro m an isés  déjà, ava ient 
p ro m p te m e n t  accru  la p o p u la t ion  de la Dacie , 
te rre  fertile et  alors r iche en m é ta u x  p rée ieux .  Une 
partie  des in d ig è n es ,  sans  doute ,  ava ien t fui la 
d o m ina t ion  ro m ain e ,  m a is  le p lus  g ran d  n o m b re  

é ta it  d e m e u ré ,  fo rm an t,  p a r  son  m é lange  avec les 
no u v ea u x  v enus  le peup le  Daco-Romain, souche 

des R o u m ain s  de nos  jo u r s .  La la t in isa tion  de la 
Dacie fut p rom pte  et donne  lieu  de suppose r ,  

d ’u n e  p a r t ,  que l ’é lém e n t  co lo n isa teu r  fut excep 
t io n n e l lem en t  n o m b reu x ,  et, de l ’au t re ,  que la race 
va incue n ’é ta it  pas sans p ré s e n te r  ce r ta ines  an a lo 
gies avec le peup le  v ic tor ieux . Si nous  p renons  en 
effet co m m e type des anc iennes  popu la tions  th raco-  

i l ly r iennes  do n t  fa isa ien t partie  les Daces, le seul 
p eu p le  m o d e rn e  qui ait assez ex a c tem e n t  con-

1 Soldat de l ’infanterie roum aine qui, pendant la durée 
de son  service actif, passe a ltern ativem en t une sem aine  
à la caserne et trois dans ses foyers.

2 Bonnet de peau de m outon  dont la pointe est rabattue 
de côté.



serve son ca rac tère  pr im it if ,  les  Albanais, nous  
pouvons  co n s ta te r  que leu r  langue  offre, avec le 

latin, m ê m e  au p o in t  de vue g ram m atica l ,  car  les 
ana logies  du  vocabula ire  peu v en t  résu l te r  d 'e m 
p ru n ts ,  des re s se m b la n ce s  qui p e rm e t te n t  d ’éta
b lir  u n  r a p p ro c h e m e n t  en tre  la famille  Ihraco- 
i l lyrienne et la famille la tine. Certains (ra ils  de 

ca rac tè re ,  ce r ta ines  c o u tu m e s  des Albanais,  les 
r a p p ro c h e n t  auss i  des  I ta l iens et p a r t icu l iè rem e n t  
des Corses. 11 es t vrai que d ’a u t re s  p a r t icu la r i té s  
p e rm e t te n t  aussi  de r a p p ro c h e r  les T hraces  des 

Crées et que d ’au t re s  encore  on t  condu i t  à e s saye r  
de les ra t t a c h e r  au g roupe  I ra n ie n ,  ce qui m o n lre  
q u ’en définitive on doit l e u r  con se rv e r  une  place 
à p a r t  dans la famille indo -européenne .

Ainsi, à l ’époque  où  c o m m e n c e n t  les g randes  
invas ions  b a r b a r e s , l ’é lém en t  la tin est fo r tem en t  
cons t i tué  dans  le n o rd  et au  cen tre  de la P én in 

sule, su r  les deux  rives du  Danube. Mais la Dacie, 
possess ion  avancée, au  delà des f ron tiè res  n a t u 
relle du  m onde  rom ain ,  é ta it ,  p lus  que tou te  au tre  
p rovince ,  exposée au x  a t taq u e s  des ba rbares .  Sar- 
m a tes ,  M arcom ans, Roxolans, (lots, s ’y p réc ip i

ten t  su c cess ivem en t ,  et vers  la fin du  iu° siècle, 

l ’e m p e re u r  Auré lien  se déc ide  à l ’abandonner .
P endan t  p lu s ieu rs  siècles, la Dacie fut inondée 

par  des to r ren ts  hu m a in s ,  (lots, V andales  et Gé-



pides,  H uns et Avares, la t r a v e rs e n t  to u r  à tour,  
p ou r  se d ir ige r  so i t 'v e rs  l’o u e s t ,  so it  vers  le sud, 
se p o u ssa n t  m u tu e l le m e n t  co m m e les vagues d ’une 

m e r  furieuse .
Les Gots f ra n ch is sen t  le D anube, et, au  ive siècle, 

s ’é tab l i s sen t  en Mésie avec le c o n sen te m en t  des 
au to r i té s  ro m a in es .  P en d an t  p rès  d ’u n  siècle et 
d e m i , leurs b o rd es  p a rc o u rro n t  la péninsu le ,  
s ’avançan t j u s q u ’aux  p o r tes  de C ons tan tinop le  et 
ju s q u ’aux ex trém ité s  de fa Grèce. Cependant,  cette 

longue occupat ion  g e r m a n i q u e , pas  p lus  que 
l ’invasion  des H u n s ,  au  m ilieu  du vie siècle, 
n ’exe rça  d ’influence du rab le  s u r  la fo rm ation  des 
na t ional i té s  nouvelles .

11 n ’en se ra  pas de m ê m e  avec les Slaves dont 

l ’é tab l issem en t  en m a sse  à l’in té r ie u r  de l ’Empire 

p a ra î t  devoir  ê tre fixé au c o m m e n c e m e n t  du 
vie siècle, bien que des f ractions iso lées a ien t  dû 

y p é n é tr e r  beaucoup  p lu s  tôt. Ainsi,  on pense  que 

les em p e re u rs  . luslin et Ju s t in ien ,  qui régna ien t  au 
c o m m e n c e m e n t  de ce m ê m e  siècle, étaienl d ’o ri
g ine s lave ;  p lu s ie u rs  g éné raux  des m ê m e s  règnes 

a p p a r te n a ie n t  incon tes tab lem en t  à, cette n a t io n a 
lité.

On ad m et  g én é ra le m e n t  que  les Slaves h ab i tè 
r e n t  d ’abord  l’E u rope  centrale ,  dans la région qui 
r e n fe rm e  les cours  su p é r ie u rs  de la Yistulo el du



Dnièpre. De là, ils s ’avancen t vers  le sud  et occu 
pen t b ien tô t  la p lus  g rande  par t ie  de la  Dacie ainsi 
que la P annon ie  (la Hongrie actuelle).  A p a r t i r  du 
vie siècle, ils s u b m e rg e n t  l i t té ra lem e n t  toute la 

pén insu le .  Cette occupat ion ,  qui,  p a r f o i s , s ’opère 
avec l ’a g ré m e n t  ou m ê m e  s u r  l ’inv ita t ion  des 
e m p ereu rs ,  co m m e cela eu t  lieu p o u r  les Croates 
et les Serbes sous le règne  d ’H érac lius ,  cette 
occupation,  dis-je , fu t si com p lè te , 'q u ’en  beaucoup  
d ’endro its ,  n o ta m m e n t  dans  la r é g io n  n o rd -o u e s t  

qui fo rm e ac tue llem en t la  D alm atie ,  la Serbie et 
la Bosnie, toute trace  des popu la t ions  prim it ives  

d isparu t .  Ailleurs, au  con tra ire ,  ces popu la tions  
fin irent p a r  rep ren d re  le dessus,  et s ’ass im ilè ren t  
à leur  tou r  les en v ah isseu rs  slaves. 11 en fut ainsi 
dans la Grèce actuelle  et en A lbanie?Des n o m s  de 
localités,  les mots slaves assez n o m b reu x  dans le 

vocabu la ire  a lbanais,  p lus  ra res  dans  celui du  grec 
m oderne ,  rap p e l len t  seu ls  a u jo u rd ’h u i  cette occu
pation.

Dans la  région sud-est ,  l ’é lém en t grec ou hellé
n isé  fut refoulé  su r  les bords  de la m er,  où  il se 
m a in t in t  intact.

Mais que  devenaien t,  p en d a n t  ce t e m p s ,  les 

popula tions  la tin isées  de Dacie et de Mésie? Elles 
n ’avaien t pas  été dé t ru i tes  ou ass im ilées  com m e 

celles de l ’Illyrie ,  m a is  fuyan t  devant les flots de



l ' in v a s io n ,  elles ava ien t  abandonné  les plaines 
p o u r  ch e rch e r  des abris  dans les m o n ta g n es  ; les 
D a c o -R o m a in s , dans les C a rpa tes ,  les Méso-Ro
m a in s  de la  r ive d ro ite  du  D anube, dans les Bal

kans ,  le Rodope, et  les m ass ifs  de l ’O lympe et du 
P inde.  Cette h ab i tu d e  de se ré fug ier ,  en  cas de 

danger ,  dans les m o n ta g n es ,  s 'e s t  conservée  chez 
les Roum ains aussi long tem ps  que . leu r  pays a été 
exposé  aux  invasions.  Thouvenel,  dans u n  réc it  de 

voyage pub lié  en '  1830 dans la  Revue des Deux- 
Mondes, signale u n  sem blab le  exode com m e s ’é tan t  
p ro d u i t  p e n d a n t  la gu e r re  lu rco-russe  de 1828- 
1829. «C’est dans l e b a n a ld e  Craiova,dit-il,  que se 
p as sè ren t  les scènes  les p lus c rue lles  d e l à  d e r 

n iè re  gu e r re  ; aussi,  le pays  est-il incu lte  bien  que
le sol soit d ’une fertilité a d m ira b le  Les habitants
ont fu i dans les montagnes, cl six années  de paix 

ne les on t  po in t  ra m e n é s  su r  le sol qui doit de
ven ir  un  j o u r  pou r  eux  une  source  féconde de 
b ie n -ê tre .  »

Le so r t  définitif  des  Lat ins  o r ien taux  es t l’obje t 

de v ives con trove rses ,  et m a lh e u re u s e m e n t  les 

co n s id é ra t io n s  sc ientifiques n ’in te rv ien n en t  pas  
seu les  dans la d iscuss ion ,  ce qui ne con tr ibue  pas 

p eu  à com plique r  encore  une  q u es t io n  déjà  obs
c u re  en elle-m êm e.



La présence  au  m o y e n -à g e ,  s u r  la rive droile  
du  Danube, de popu la tions  la t in is é e s ,  es t in- 

conteslab le  et incon tes tée .  L’inc iden t ra p p o r té  
pa r  T héophy lac te  et T héophanes  la cons ta te  au  

vic s ièc le ;  u n  au t re  écr iva in  g rec  de la m ê m e  
époque , P rocope, cite co m m e se rap p o r ta n t  à des 
localités s i tuées  au  sud  des B alkans,  des  nom s 
p ré se n tan t  une appa rence  tout à l'ait la tine. A la lin 
du  xiic siècle et au  c o m m e n c e m e n t  du x m c, les 

Valaques, c ’es t-à -d ire  les R o u m a in s ,  des  Balkans 
et du  Rodope jo u e n t  u n  rôle cap ita l dans  la r é n o 

vation de l ’em p ire  b u lga re  et dans ses lu t tes  avec 
l ’Empire Latin  de Constantinople. Un trouve ,  à 

cette époque ,  en Thessalie ,  une  G rande-V alach ie ,  
B laquie la t i ran t ,  co m m e d ise n t  les ch ro n iq u es ,  el 

dans  l’Ëp ire ,  l ’A carnanie  et l ’Jïtolie, u ne  Valachie 
su p é r ie u re ,  l’A nov lah ia  des Grecs, e t une P etite-  

Valachie.
Mais s u r  la rive gauche ,  p réc isém en t  dans  le 

pays conqu is  p a r  T ra jan ,  dans la patrie  actuelle 

des  R oum ains ,  on p erd  leurs  Iraces p en d a n t  p lu 
s ieu rs  s iècles. Q uelques au teu rs ,  et n o ta m m e n t  
Rossler  qui a donné  son  n o m  à ce tte  théorie ,  ont 
supposé  que lors de l’évacuation de la  Dacie Tra- 
jane  par  les légions ro m a in e s ,  sous A uré lien ,  

toute la popu la tion  la tine  ou la tin isée de ce tte  p ro 

vince a u ra i t  passé  le D anube p o u r  ven ir  s ’é tab li r



au  sud  de ce fleuve, dans  les p rov inces  restées  

ro m a in es ,  n o ta m m e n t  en Mésie, où  fut, en effet, 
cons t i tuée  une  nouvel le  p rovince sous  le n o m  de 

Dacie A uré lienne.  P lus  t a r d , au  xn° ou au 
xiiP siècle, le p lu s  g rand  n o m b re  des  R oum ains  
tran sd a n u b ie n s  a u ra ie n t  repassé  le fleuve en sens 
inverse et s e ra ien t  venus  réocc'uper une  partie  de 
l’anc ienne  Dacie et des rég ions  vo is ines.  Cette 
théorie  a été accueill ie avec faveur en Hongrie, car 
elle donne aux Magyars, do n t  l ’é tab l issem en t  su r  

les r ives du  Danube , do la  Tissa et du  Maros 

r e m o n te  au ix1' siècle, la qual i té  de p re m ie rs  o cc u 

pan ts  dans les p a r t ies  de leur  ro y a u m e  ac tue lle
m e n t  hab i tées  p a r  des  R o u m ain s .

11 m ’es t im poss ib le  d ’exam ine r  ici tous les a r g u 

m e n ts  d onnés  p o u r  ou con tre  les d iverses  théories  
rela tives à l ’h is to ire  des R o u m ain s  au  c o m m e n c e 

m e n t  du  Moyen-Age; des vo lum es  ont été écrils  
s u r  ce su je t ,  et l ’exposé,  m ê m e  so m m a ire ,  de leu r  
con tenu , p o u r ra i t  o c c u p e r a  lui seul p lu s ieu rs  c h a 
p itres  de celte é tude .  Je  m e  b o rn e ra i  à faire r e m a r 
quer ,  avec M. Xénopol, l ’é ru d i t  p ro fe sseu r  de 

l ’Université  de Iassi, com bien  il e s t  peu  v ra ise m 
blable q u ’un  peup le  n o m b re u x ,  arrivé déjà à un  
degré  élevé de c ivilisation, a t taché au  sol par  ses 
occupat ions  el d ’a il leu rs  is su  en par t ie  de l a ’race 

ind igène ,  tel,  en  un  m ot,  que l’h is to ire  nous



m o n tre  les Daco-Romains, ait p u  a b a n d o n n er  en 

m a sse  ses foyers. Une ém ig ra t io n  partielle  s ’est 
sans dou te  p ro d u ite ,  en t ra în an t  à la  su ite  des g a r 
n iso n s  ro m a in es  les fonctionnaires  et les hab i tan ts  
les plus r iches ,  ceux qui é ta ien t le p lus  a t tachés  au 
pou v o ir  r o m a in  et ceux  qui ava ien t le p lus  à red o u 
te r  les ba rbares .  Ceux-là v in ren t  g ro ss ir  la p o p u 
la tion  la tine de la Mésie. On s ’explique difficile

m e n t ,  du  res te ,  p o u rq u o i  u n e  ém ig ra t io n  en sens 
inverse  se se ra i t  p rodu i te  p réc isém en t  à l ’époque où 
les R o u m ain s  t r an sd a n u b ie n s  acquéra ien t  u ne  s i tua 
t ion  p ré p o n d é ra n te  dans  la pén insu le ,  p a r  la f o n 
dation  et les succès de l’em pire  Valaque-Bulgare, 

et, d ’au t re  pa r t ,  il es t  é t ran g e  q u ’u n  peup le  qui se 
dép lace  si fac i lem en t  se soit t ran s fo rm é  en  une  
n a t ion  agricole p a r  excellence, telle que n o u s  appa
ra ît  a u jo u rd 'h u i  le peup le  ro u m a in .

D’ap rè s  d ’au tre s  h is to r iens ,  au  n o m b re  desquels  
ligure M. H asdeu, ce sera ient ,  au  con tra ire ,  les 
R o u m ain s  de Dacie qui,  vers le x° siècle, au ra ien t  
envoyé dans  la rég ion  cen tra le  et m érid ionale  de 

la  p én in su le  les co lon ies  do n t  on  cons ta te  l ’e x is 

tence  dès cette époque ,  et que  l ’on re tro u v e  
a u jo u rd ’hu i dans les M acédo-R oum ains .  Les Méso- 
R o m ain s  co m m e les I l ly ro -R om ains ,  au ra ien t  été 
co m p lè tem e n t  absorbés  et déna t iona lisés  p a r  

l ’occupat ion  slave. M. P ico t adopte  une  hypo thèse



analogue, m a is  en  su p p o sa n t  que  la sépara t ion  des 

deux  b ranches  de la race  ro u m a in e  s 'es t  p rodu ite  
lors  de l ’abandon  de la  Dacie par  Aurélien. Enlin, 

une  tro is ièm e h y po thèse ,  celle qui es t adoptée par  
M. Xénopol,  ad m e t  que  les R oum ains  s itués  au  sud 

du Danube p rov iennen t  des popu la tions  indigènes 
de ces contrées ,  la t in isées  p a r  la conquê te  rom aine .

Cette dern iè re  h y p o thèse  es t év id em m en t  la 
p lus  p lausib le ,  cl, c’est elle que nous  avons m en-  
tionnée dans le p rem ie r  chap itre  en p a r la n t  des 
M acédo-Roumains. Le p r inc ipa l  a rg u m e n t  que l ’on 
pu isse  lui opposer  es t la  g ran d e  ressem blance  des 
id iom es parlés  p a r  les deux  fractions de la race 
ro u m ain e .  Leurs  différences, à pari celles qui 

s ’exp l iquen t p a r  l ' in lluence des peup les  voisins, 
son t ,  en effet, peu  cons idérab les ,  et p eu v e n t  à 
pe ine  se co m p are r  à celles qui sé p aren t  deux d ia 
lectes é lo ignés de la langue  d ’oc, p a r  exem ple  le 
béarna is  et le p rovençal .  Est-il adm iss ib le  que 
deux  peuples, fo rm és  par  la latin isation  de races 
déjà d is t inctes ,  n ’ayant p lus  eu ,  l’un  avec l ’au tre ,  
aucune  re la tion  depuis  le vie siècle, époque  à 
laquelle  ils fu re n t  sé p a rés  p a r  l’invasion  slave, 

p a r le n t  encore  au jo u rd 'h u i  des d ia lec tes  auss i  peu  
différents que le daco -roum ain  et le m acé d o -ro u -  

m a in ,  en  te n an t  com pte s u r to u t  de ce que  p lus ieu rs  

des par t icu la r i té s  p h oné t iques  de ce d e rn ie r  idiom e



se re t ro u v e n t  dans u n  dia lecte d ac o -ro u m a in ,  le 
m o ldave?  Il es t  assez difficile de r ép o n d re  dans u n  
sens ou dans l’au tre  à celte ques tion ,  et nous  ne 

pouvons  que r e s te r  dans l ' indéc is ion  au  su je t  des 
deux  dern iè re s  hypo thèses ,  tout en cons idéran t 
celle de M. Xénopol c o m m e la p lus  s im ple  et la 

p lu s  nature lle .

Au vi° siècle, av o n s -n o u s  dit, les Slaves occu 
pen t  p re sq u e  tou te  la  p é n in s u le ,  m ais  ils sont 
div isés en  une  infinité de petites tr ibus  q u ’aucun  

l ien solide ne ra t tach e  les u n es  au x  au tres .  C'est à 
un  peuple  é t ra n g er  q u ’est due la  fo rm a tio n  du 
p r e m ie r  g rand  é ta t slave dans  cette  région.

A la fin du  viB s iècle, a r r ive  s u r  la r ive  gauche 
du P rou t,  dans la Bessarab ie  actuelle ,  une tr ibu  

d ’orig ine tou ran ien n e ,  apparen tée ,  par  conséquen t,  
de p rès  ou de loin, à la m u l t i tu d e  des peup les  de 

la m ê m e  fam ille ,  Huns, Avares, Petchénègues ,  
khazars ,  K um ans ,  H ongro is ,  Tatars,  qui,  du ran t  
les dix p rem ie rs  s iècles de n o tre  ère, ravagèren t  
l ’Europe m érid iona le  et o r ien ta le .  Ces n o u veaux  
venus  é ta ien t  les Bulgares, don t la patrie  p r im i

tive se trouvai t  s ituée entre la Volga et la chaîne de 
l ’O ura l ,  pays oCi exista it  encore  au  xm" siècle, 

une  ville p o r ta n t  leu r  n o m ,  capita le  d ’un état 

appelé G rande-Bulgarie  ou Bulgarie-Noire.



De la Bessarabie, les Bulgares p a s sè re n t  b ien tô t  

su r  la rive dro ite  du  Danube et s 'avancè ren t  dan 
la  pén insu le ,  dont,  en  m o in s  d ’u n  siècle, ils eu ren t  
p a rc o u ru  tou te  la m oit ié  o rien ta le .  L eurs  h o rd es  
v ic tor ieuses  é ta ien t  arr ivées  ju s q u 'a u x  p o r tes  de 

S a lon ique et de C onstan tinople  et ava ien t c o n 
tra in t  les em p e re u rs  byzan tins  à ache te r  la  paix par  
l’abandon  de la Mésie et le p a iem e n t  d ’u n  tr ibu t.  

Un chef é n e r g iq u e , K roum , qui régna i t  au  co m 
m e n c e m e n t  du ix" siècle, e t  dont la  dom ina tion  

s ’é tenda it  des Carpates aux  Balkans, tixa sa cap i

tale à P ré s lav  et do n n a  à son ro y au m e  une  o rgani
sa tion  rég u liè re  et, des lois. On p e u t  d ire  que 

K ro u m  fu t le Clovis de la  Bulgarie, m o in s  le 
h ap tém e ,  cependan t,  ca r  l ’h o n n e u r  d ’être  le p re 

m ie r  souve ra in  ch ré t ien  de ce pays  fut rése rv é  à 

l ’u n  de ses p lus  g lor ieux  successeu rs ,  Boris.
Mais, parm i le u rs  su je ts ,  K roum  et ses succes

s e u r s  ne co m p ta i t  q u ’un petit n o m b re  de Bulgares 
tou ran iens  ; ceux-ci ava ien t servi en quelque  sorte  
de c im en t  p o u r  ag ré g e r  en u n  co rps  o rgan isé  la 
m a sse  inorganique des  t r ib u s  slaves qui fo rm aien t 

la  g rande  m a jo r i té  de la popu la tion .  L eu r  rôle fut, 

en som m e, tou t  à fait ana logue à celui des F rancs en 

Gaule. L’é lé m e n t  slave, beaucoup  plus n o m b reu x ,  

p lus  cultivé a u s s i ,  c a r  un  con tac t  déjà  p rolongé 

avec la civ ilisation  he l lén ique ,  lui avait p e rm is  de



se l ’ap p ro p r ie r  en p a r t i e ,  eu t  b ien tô t  absorbé ses 
va in q u eu rs .  Dès la tin du  ixc s iècle, la  langue des 
Bulgares oura liens  cessait d 'ê tre  parlée, et p resque  
a u s s i tô t  ap rès  la conversion  de Boris au ch r is t ia 

n ism e ,  vers 8(10, la l i t té ra tu re  re lig ieuse  slavonne 
p r i t  u n  re m a rq u a b le  essor.

Ce fait d ’un  peup le  conqu is  as s im ilan t  u n  peuple 

c o n q u é ran t ,  m o in s  n o m b re u x  et m o in s  c u l t iv é , 
11 a r ien  d except ionnel ,  e t  des  exem ples s ’en r e n 
co n tre n t  s u r  tou te  la su rface  du globe, depuis  
n o tr e  p ro p re  p a y s ,  où  les F rancs ,  de race  g e rm a 

n ique ,  qui lui ont donné son n o m  et sa p rem ière  

organisa tion  po li t ique,  se son t  fondus  dans les 

Gallo-Romains, j u s q u ’en Chine, où les co n q u é 
ra n ts  m a n d c h o u s  son t  d e v e n u s ,  avec le tem ps, 
aussi Chinois que leu rs  su je ts .  Ce que p résen te  de 
par t icu l ie r  la fo rm ation  de la nat ional i té  bulgare , 

c’est, le peu  de traces ap p a ren te s  q u ’y ont la issées 
les Bulgares prim it ifs .  Tandis que l’é lém e n t  g e r 
m a n iq u e  lien t u ne  place assez cons idérab le  dans 
la  langue  frança ise ,  on n ’a pas trouvé ,  dans le 

bu lgare  m o d e rn e ,  de te rm e s  qui so ient au th en t i 

q u e m e n t  d ’orig ine  finno - tou ran ienne .  P eut-ê tre  
l’influence exercée su r  la race au  po in t  de vue 

p h y s iq u e  a-t-elle été p lus co n s id érab le ;  on p eu t  

ê tre  tenté,  en effet, de lui r ap p o r te r  les p a r t icu 

la r i tés  de visage et de ca ractère  qui d is t inguen t



les B ulgares  des au t re s  Slaves, m ais  cela est 
encore fort incer ta in .  Quoi q u ’il en  soit, le fait que 

les hab i tan ts  de la Bulgarie m o d e rn e  do ivenl le 
n o m  de leu r  race et de le u r  pays à un peuple  tou -  

ran ien  dont la force, lors de son é tab l issem en t  su r  
les r ives  du D anube, no para ît ,  pas  avoir  dépassé  

de beaucoup  c inquan te  mille âm es,  ne suffit pas 
po u r  p e rm e ttre  de le u r  con tes te r  la  qualité  de 
S laves. Les Russes ,  p a r  exem ple ,  s u r to u t  ceux du 
no rd ,  on t  in c o n te s ta b le m e n t  dans les veines  p lus 
de sang  finnois, to u ran ien ,  par  conséquen t ,  que  
les Bulgares.

Existait- il ,  dès  l 'o rig ine,  une  différence en tre  les 
S laves qui peuplèrent, la partie  occ identale  de la 
pén in su le  ba lkan ique ,  les Croates et les Serbes, et 
ceux de l’es t  qui sont devenus  les B u lgares?  C’est 
p ro b ab le ,  bien  que celle différence d û t  ê tre  p eu  
cons idérab le .  Les n o m s  de Croate et de Serbe 

para issen t  ê tre  an té r ieu rs  à l’ém ig ra l ion  dans la 
p én in su le  ba lk an iq u e ,  ca r  on trouve ceux de 
Serbie  et de Croatie ap p l iqués  à des pays de la 

rég ion  des Carpates que  ces peup les  ava ien t  t r a 
versés  ou occupés  avan t d ’a r r iver  s u r  les bords do 

la Save e t  de la Dravo. Le nom  de Serbe a pu  aussi 
ê t re  u n e  d énom ina t ion  générale  appl iquée  à tous  
les Slaves ou à la p lu p a r t  d ’en tre  eux, car  ceux de



la Lusaco ,  que l 'on  n o m m e  auss i  S o rabcs  ou 
Vendes, et  qui diffèrent n o ta b lem en t  des Serbes 

de la  p én in su le  des Balkans, se d o n n e n t  encore  
a u jo u rd ’h u i  le m ê m e  n o m . M. H asdeu  ra t tach e  les 

Serbes aux T chèques et les Bulgares aux  Polo
nais. Cette h y po thèse ,  appuyée  su r  des  cons idé
ra t ions  ph i lo log iques ,  n 'e s t  pas  invra isem blab le ,  
m a is  est loin d ’être  ce r ta ine .

Nous conna issons  donc m a in te n a n t  l 'o r ig ine  de 

to u te s  les na t ions  ch ré t ien n e s  de la  rég ion  qui 

n ous  in té resse .  Une série de couches  e thn iques ,  
su p e rp o sé es  les u n e s  aux au t re s  co m m e d an s  une 
s tra t i l ica t ion  géo log ique ,  a co n tr ib u é  à les for
m er.  D 'abord ,  les popu la t ions  p réh is to r iq u es ,  les 

Pelages des légendes g recques ,  puis les peuples  
que nous  re n c o n tro n s  aux  débu ts  de la période 

h is to r iq u e :  h l ’ex t ré m ité  su d ,  les G re c s ,  q u i ,  
m a lg ré  la co n q u ê te  rom aine  et les invasions b a r 
b a re s ,  c o n se rv e ro n t  in tac t  j u s q u ’à nos  jo u r s  le u r  

ca rac tère  national et  l’im p o sero n t  m ê m e  aux  é lé
m e n ts  é t ra n g e rs  qui v ie n d ro n t  en con tac t  avec 
e u x ;  dans le res te  de la P én in su le ,  les peup lades  
th ra c o - i l ly r ie n n e s , don t le p lu s  g rand  n o m b re  

su b ira  l ’he l lén isa tion  ou la la tin isa tion ,  influences 
auxque lle s  les Albanais seu ls  éch ap p e ro n t ,  non  
pas  co m plè tem en t ,  m ais  assez cep en d an t  p o u r



g a rd e r  le u r  ind iv iduali té .  Enlin ,  l ' invasion*slave, 
rec o u v ra n t  la P én insu le  e t  l ’occu p an t  définitive
m e n t ,  donne à sa  popu la t ion  l’aspec t  q u ’elle con 
se rve ra  j u s q u ’à nos jo u r s ,  n o n o b s ta n t  les inva
sions u l té r ieu re s .  Elle absorbe  la p lu s  grande 

par t ie  des p e u p le s d é jà  é tablis ,  la issan t se u lem en t  
ém erg e r  com m e des ilôts, d ’une part,  les Grecs et 
les Albanais, de l ’au tre ,  les Daces et les T hraces 
la tin isés qui dev ien n e n t  les R o u m ain s  ou Vala- 
q u e s , n o n  sans sub ir  fo r tem en t  l ’influence des  
Slaves auxque ls  ils se trouven t  m ê lés  pendan t six 
ou sepl siècles.

Nous a l lons e x a m in e r ,  m a in ten an t ,  le déve
lo p p e m en t  polit ique de ces différentes na t ions  et 
le u rs  v ic iss i tudes  j u s q u ’à l’époque où  nous  

voyons paraî tre en c o n q u é ran ts  les de rn ie rs  venus 
parm i les peuples ba lkan iques ,  les Turcs.



LES NATIONALITÉS BALKANIQUES AU MOYEN AGE

P a rm i  les na t ional i té s  nouvelles  do la  P én insu le  
Balkanique, les Bulgares fu ren t  les p re m ie rs  qui,  

grâce  à la t r ib u  o u ra l ien n e  qui le u r  a laissé son 
nom , se c o n s t i tu è re n t  en u n  é ta t  u n iq u e  et p u is 

san t ,  lequel,  au ixe e t  au  x° siècles, sous Boris et 
sous  S im éon , é tend it  sa  dom ina t ion  des K arpates  

à la  Mer Égée et de l’A dria tique à la Mer Noire, et 
donl le souvera in  pu t,  en tou te  vérité ,  p ren d re  le 
ti tre d ’E m p e re u r  et A utocrate de tous les Bulgares 
et Grecs (Tsar i Sam odrje ts  vsêm  Blgarom i 

Grkom ),
Les Serbes,  m o ins  h e u re u x ,  r e s tè re n t  long tem ps  

divisés. L eurs  t r ib u s ,  ayaiit à le u r  tête des chefs 
p o r tan t  les t i t re s  do « knez » ou de <> jou pan  », se 
g ro u p è ren t  se u lem en t  en pet i ts  é tats ,  Néretva, 

dans la  Dalm atie  m érid iona le ,  T reb igné et H oum ,



dans l ’FIcrzégovine actuelle ,  Dioclée et Zéla dont 
le te r r i to i re  ren fe rm e  a u jo u rd 'h u i  le Monténégro, 
Bosnie, Rascie. Ce d e rn ie r  pays, qu i  devint p lu s  
ta rd  le cen tre  de la pu issance  serbe ,  c o m p re n a i t  ce 
que nous  appe lons  la  Vieille-Serbie et la p lus 
grande  p a r t ie  de la Serbie indépendan te  d ’à p r é 

sent.  Il ava it  p o u r  capitale la ville de Rachka, 
a u jo u rd 'h u i  Novi-Bazar.

Au n o rd  se t rouva i t  la  Croatie, qui,  en tra înée  de 

bonne  h e u re  dans la sp h è re  des p u issances  occi
den ta le s ,  a u ra  des des tinées co m plè tem en t  diffé

ren te s  de celles des au t re s  pays serbes  et, dès le 
c o m m e n c e m e n t  du xn" siècle, se ra t tach e ra  défini
t ivem ent à la Hongrie p a r  l’é lec tion  com m e roi de 
Croatie, du roi de Hongrie K olom an. Enfin, la 
S y rm ie ,  en tre  la  Save et la Dravc, el la Dalmatie,  

le long de l 'Adria tique, c o n s tam m en t d ispu tées  
en t re  les pays  l im itrophes ,  et success ivem ent 
so u m ises  au x  u n s  et. aux au t re s ,  ne jo u e ro n t  pas 
de rôle spécia l dans l ’h is to ire  serbe. Il faut c e p en 
dant faire u n e  exception,  en  faveur de la ville de 

Raguse qui,  exp lo itan t  h ab i lem en t  les r ivalités de 
ses voisins, su t  m a in te n i r  son indépendance  ou 
to u t  au m o in s  son au tonom ie ,  j u s q u ’au  c o m m e n 

c e m e n t  de no tre  siècle.
Mais avant d ’en tam e r  l 'h is to ire  des états  slaves 

m é rid io n au x  je  dois p a r le r  d ’un événem en t  qui



eu t une inlluence capita le  su r  leur  déve loppem ent ,  
e t  p eu t  ê tre  cons idéré  com m e m a rq u a n t  leur 
en trée  définitive dans la famille polit ique e u ro 
péenne. Il s ’ag it  de la conversion  des Slaves au 

ch r is t ian ism e  qui s 'o p é ra  au  cours  du i \ c siècle. Ce 
sont,  b ien  en tendu ,  les convers ions  en m asse  et en 
tan t  que n a t ion  qui euren l  lieu à cette époque , car 
il es t indub itab le  que des convers ions  individuelles 
n ’avaient pas  m a n q u é  de se p ro d u ire  bien  p lus 

tô t  chez des  peup les  en  contacl depuis  p lus  de 
tro is  siècles avec les hab i tan ts  ch ré t iens  de l’E m 
pire  d ’Oricnt. En ou tre ,  des  tentat ives  de conversion 
sy s tém a tiq u e  ava ien t été faites dès le viic siècle par  
l’envoi de m is s io n n a ire s ,  soit de Rom e, soit de 

C ons tan tinop le .  Les h is to r iens  de l ’église serbe 
nous  d isen t  que ces ten ta t ives  e u re n t  peu  d ’effet, 

en ce qui concerne  leu r  nat ion ,  parce  que  les 

p rê t re s  la tins  ou  grecs vou la ien t  im p o se r  aux 
Slaves, p o u r  le se rvice  relig ieux, l’usage d ’une 
la n g u e  qui le u r  éta i t  inconnue. Quoi q u ’il en soit 
il para it  ce r ta in  que,  au  m o m e n t  de l ’arr ivée  dans 
la pén insu le  des Bulgares o u ra l ien s ,  les tri bus 
slaves q u ’ils so u m ire n t  é ta ien t  déjà  en par t ie  c h ré 

tiennes .  Le ch r is t ian ism e  c o m m en ç a i t  m ê m e  à 
g agne r  les conqué ran ts ,  à ce poinl que  le su c ce s 

se u r  de K roum , Mortagon, che rch a  à en a r r ê te r  les 

p rog rès  p a r  la persécu t ion .



Mais c ’est au  ixc s iècle seu lem en t  que, grâce à 
l’intluencc de deux  h o m m e s  dont la m ém oire  est 
ju s t e m e n t  révérée  p a r  tous les peuples slaves, 
l 'adopt ion  du ch r is t ian ism e  p rend  p ou r  ceux-ci le 
caractère  d ’u n  acte na t ional ,  et que l 'on  voit se 
fonder,  en tre  l 'église la tine et l'église g recque, une  
église slave possédan t sa langue li tu rg ique el scs 
trad i t ions  propres .

Il es t im possib le  de p a r le r  de l 'h is to ire  des n a t io 
nalités  slaves sans  c i ter  les n o m s  de Cyrille et de 

Méthode. Ces deux  frères, nés  à Salon ique ,  de 
famille noble, vers l 'an  823, se d is t in g u è ren t  de 

bonne  heu re  p a r  leu r  sc ience et leu r  sagesse , m ais  
ren o n ç an t  aux h o n n e u rs ,  ils em b ra ssè re n t  succès 

s ivernent la vie m onas t ique ,  d ’abord  le p lus je u n e .  
Constantin ,  qui p r i t  à ce m o m e n t  le nom  de Cyrille 
sous  lequel  il est g én é ra le m en t  connu , puis,  plus 
ta rd ,  Méthode, qui avait exercé p endan t  p lus ieurs  

années  des fonctions m ilita ires  el po lit iques .  11 
avait été, n o ta m m e n t ,  go u v e rn e u r  d ’une « province 
slave » qui se trouvait  sans doute  en Macédoine ou 

en Thessalie.

Le p re m ie r  acte im p o r ta n t  des deux frères dans 
la  ca r r iè re  de l’aposto la t,  fut une m iss ion  don t les 
chargea  l 'e m p e re u r  au p rè s  du k h an  des Khazars 

de Crimée. Ce prince  barbare ,  hés itan t  en tre  le 

ju d a ïsm e ,  l ' i s lam ism e et le ch r is t ian ism e ,  avait



voulu être  éc la iré  su r  lus m éri tes  respectifs  de ces 
tro is  c royances .  Convaincu p a r  les a rg u m e n ts  de 
Cyrille et de Méthode, il se lit b ap t ise r  et  o rdonna  
à to u t  son peuple  de l ’im iter .  E ncou ragé  p a r  ce 
succès,  l’e m p e re u r  confia b ien tô t  aux  deux  frères 
une seconde m is s io n ;  c’es t celle-là qui devint la 

g ran d e  œ u v re  de le u r  vie, e t leu r  m é r i ta  le titre 
g lor ieux  d ’apô tre s  des  Slaves.

A. cette époque ,  u n  g rand  é ta t  slave, le ro y au m e  
de Moravie, s ’était co n s t i tu é  dans  l ’E u ro p e  cen 
trale. O u tre  la Moravie p r o p re m e n t  d ite ,  ce 
ro yaum e c o m p re n a i t  la Pannon ie ,  pays en t iè re 

m e n t  slave alors, don t la conquê te  ho n g ro ise  a, 

depuis ,  changé  en grande par t ie  la nat ional ité .  Des 
m is s io n n a i re s  v en a n t  d ’Allemagne avaien t bien 
déjà  p éné tré  dans ces rég ions,  m a is  ils y ava ien t 
été accue il l is  avec m éfiance ,  car  on cra ignait  
q u ’ils ne fussen t  les a v a n t - c o u re u r s  de la con
quête  g e r m a n i q u e , e t ,  d ’a i l le u rs ,  le la tin  qu 'ils 
em p loya ien t  dans leu*s p r iè res  n ’était  pas  co m 
pris  du peup le .  Le roi de Moravie, Itostislav, 
s’ad ressa  donc à l ’e m p e re u r  d ’Orient qui lui envoya 
Cyrille et  Méthode. 11 es t poss ib le  que  les deux  
m iss io n n a ire s  de S a lon ique  a ien t  été eu x -m ê m es  
d ’origine s lave ;  il es t  certa in ,  en  tous cas, q u ’ils 
conna issa ien t  le dia lecte slave p ar lé  par  la m a jo 

r i té  des h ab i tan ts  dans les env irons  de le u r  ville



nata le .  Aussi,  leu r  fut-il aisé de se faire com 
p ren d re  des Slaves de P annon ie  dont l ’id iom e ne 
différait sans doute  pas beaucoup  de celui des 
Slaves de Macédoine. Non se u lem en t  ils p rê 
ch è ren t  en slave, m ais  ils t r a d u is i r e n t  les sa in tes 

éc r i tu res  et la  l i tu rg ie .  On ne sa it  pas  au  ju s te  si 
le dia lecte  em p loyé  dans ces t rad u c t io n s  était  celui 
de la  P annon ie  ou celui de la Macédoine. Bien que 
la  p rem iè re  h y p o th è se  ai t  p o u r  elle l 'au to r i té  du  
g rand  slavistc Miklosich, la seconde para i t  m ieux  

fondée et es t auss i  p lus  g é n é ra le m e n t  acceptée  

a u jo u rd ’hui.
L ’Église slave était  fondée. Mais ce ne fu t pas 

s u r  les l ieux  té m o in s  de l’apos to la t  de ses fonda
te u rs  q u ’elle vécu t et se développa. Malgré 
l ’ap p roba t ion  donnée  à p lu s ieu rs  rep r ise s  p a r  les 
P apes à l’œ uvre  des deux  f rères ,  la r ivalité  des 
p ré la ts  a l lem ands  qui p ré te n d a ie n t  à la ju r id ic 
t ion  sp ir i tue lle  su r  la P annon ie ,  l ’a rden te  oppos i

tion  des théo log iens  qui so u te n a ien t  que l ’on ne 

p o u v a i t  p r ie r  qu 'en  grec, en la tin  ou en héb reu ,  
p o u rsu iv i re n t  sans  cesse les deux  apô tres  pen d an t  
leu r  vie, e t  m in è re n t  leu r  œ uvre  ap rès  le u r  m ort.  
Mais le u rs  disc ip les,  chassés  de P annon ie ,  descen
d iren t  vers  le sud  et v in ren t  évangél iser  les 

peup les  slaves de la p én in su le  des Balkans, y 

ap p o r ta n t  la  l i tu rg ie  s lavonne  et, en m ê m e  tem ps,



l ’a lphabe t  im ag iné  par  Cyrille p o u r  exécu te r  sa 
t ra d u c t io n  des sa in tes  éc r i tu res .

Un peu  au p a rav an t ,  le souvera in  de la Bulgarie, 

Boris, m û  p r in c ip a le m en t  par  des cons idéra t ions  
po li t iques ,  s ’était  fait  b ap t ise r  et avait officielle

m e n t  établi la re l ig ion  ch ré t ienne  dans  ses états .  
Ceux-ci dev in ren t,  p o u r  les d isc ip les  de Cyrille et 
de Méthode, une  te r r e  d ’élec tion  do n t  ils liront le 
véritab le  be rc eau  de l’Église slave, et  le foyer  d ’où  
elle ray o n n a  s u r  les pays  voisins, m ê m e  s u r  la R ou

m an ie  la tine ,  e t  p lus ta rd ,  s u r  la lo in taine Russie.
Vers la m ê m e  époque  s ’acheva it  la  convers ion  

des S erbes dans laquelle  les su ccesseu rs  des 

sa in ts  Cyrille et M éthode e u re n t  aussi leu r  rôle 
im p o r ta n t .  Il sem ble ,  en  effet, e t  ce la  es t assez 

co m p ré h en s ib le ,  que ce fu t la l i tu rg ie  s lavonne 

qui déc ida  à ad o p te r  le c h r is t ia n ism e ,  des  t r ibus  
que les p réd ica tions  des p rê tre s  la t in s  ou grecs 

avaient j u s q u ’alo rs  t rouvées  rebelles .

Mais, tand is  que la  foi c h ré t ien n e  s ’affermissait 
dans ces nou v eau x  dom aines ,  de "graves d is sen 

s ions éc la taient à l ’in té r ie u r  m ê m e  de l ’Église . 
Les rivalités ,  les an t ipa th ies ,  j u s q u ’alors la ten tes ,  
qui sépara ien t  l 'O rien t de l’Occident,  para issa ien t  
au  g rand  jo u r  et a m e n a ie n t  la r u p tu re  définitive 

en tre  l’Église g recque  et l’Église  la t ine .

Qu’a l la ien l  deven ir  les S laves en  p ré se n ce  de



ce s c h ism e ?  P lacés  en tre  l’O rièn t  et  l ’Occident, 

m e nacés  d ’u n  côté co m m e de l’au t re  et obligés de 
ch a n g e r  le u rs  alliances se lon  le côté d ’où  venait 
le danger,  la po li t ique devait  les la isse r  indécis  
en tre  R om e et Byzance. C’est, il es t vrai, de Cons

tan t inop le  q u ’ils ava ien t d ’abord  reç u  la  foi c h ré 
tienne, et les  d isc ip les  de Cyrille et de Méthode 
ava ien t encore  fortifié l ’a t tac h em en t  aux  t rad i t ions  

re lig ieuses  or ien ta les  et au  rite  grec 1 q u ’eux- 
m ê m e s  su iva ien t com m e le u rs  m aîtres .  Mais celte 
cons idéra t ion  ne  fu t pas décisive. Le sch ism e  était  
trop  réc en t  et p ro b ab le m en t  p a ra is sa i t  p lu tô t  une  

quere lle  p a r t icu l iè re  en tre  R om e et Constantinople 

q u ’une q u es t io n  d ’in té rê t  généra l  p o u r  l ’Église. 
Aussi voyons-nous  p en d a n t  long tem ps  les s o u v e 

ra in s  se rbes  et bu lgares  h és i te r  en tre  les deux s u 
p rém a tie s  re lig ieuses,  d em an d e r  à Rom e ce q u ’ils 
n ’ob t iennen t  pas  de Constantinople, ou  ré c ip ro q u e 

m e n t .  Boris, le p rem ie r ,  donne l ’exem ple  de ces 
hés i ta t ions .  Sirnéon, son  fils, ob tien t  du  pape  la 
reconna issance  de son  titre royal.  Au c o m m e n c e 

i 11 convien t de rem arquer, à ce sujet, que le r ite  et la 
langue litu rg iq u e  sont choses indépendantes. Les S laves 
orthodoxes (orientaux) o n t toujours conservé le rite grec, 
bien que se servant de la langue1 slavonne, et, dans la D a l-  
m atic, certaines p aroisses em ploient encore aujourd’hui 
cette langue dans le serv ice re lig ieu x , bien que su ivant le  
rite latin .



m e n t  du  xm° siècle, n ous  voyons encore un  pape 
envoye r  la cou ronne  à K aloyan ,  le souvera in  

de l ’em p ire  va laque -bu lga re ,  que les ch ron iques  
appe llen t  Joan ice ,  et confé re r  le t i t re  de p r im a t  à 
l ’a rchevêque  de Trnovo. Même incer t i tude  chez 
les Serbes,  où  E tienne N em anitch ,  le prem ier cou
ronné, reçoit ,  en 1220, la couronne  royale  du pape 
H onorius  III.

En ce qui concerne  les Bulgares, beaucoup  plus 
d irec tem en t  so u m is  à l ’in iluence byzantine  et 
p re sq u e  c o m p lè te m e n t  séparés  de l 'E u rope  occ i

den ta le ,  l 'avan tage  devait  fo rcém ent,  en définitive, 
r e s te r  à Constan tinople .  Mais les Serbes, placés à 
la  l im ite  des deux  m ondes ,  ouver ts  aux influences 
ita l ienne ,  a l lem ande  et hong ro ise ,  a u ta n t  q u ’à celle 

des Grecs, r e s tè re n t  par tagés  en tre  les deux  églises.
La Croatie, con trée  n e t te m e n t  occidentale ,  avait 

été gagnée de bonne  h e u r e  au  rite  la tin  que 

l 'u n io n  po li t ique avec la H ongrie  y affermit défini

t ivem ent.  La Serbie p ro p re m e n t  dite, devenue, su r 
to u t  lors  des conquê te s  de Douchan, u n e  pu issance  

to u t  à fait o r ien ta le ,  r e s ta  fidèle au  r i te  grec. 
Dans d 'au tre s  pays  serbes, la Dalm atie , la Bosnie, 

l ’Herzégovine, don t la  s itua tion  po lit ique n e  fut 
j a m a is  bien  net te ,  l ’indéc is ion  rég n a  auss i  su r  le 

te r ra in  relig ieux, et  les deux  églises y  c o n s e r 

vèren t  des ad h é re n ts .



En p a r la n t  de la s i tu a t io n  re l ig ieuse  de la p é 
n in su le  des Balkans au  M oyen-A ge, je  ne pu is  
om e ttre  de faire a l lus ion  à l 'h érés ie  des B ogo-  
m iles  qui p r i t  n a issan ce  en Bulgarie au  xe siècle 

et se répand it ,  d u r a n t  le siècle su ivant,  en  Serbie et 
su r to u t  en  Bosnie. Elle r e ç u t  son n o m  d ’un  p rê tre  
b u lg a re ,  J é ré m ie ,  s u r n o m m é  Bogomile (Théo
phile), qui fu t son p re m ie r  apôtre .  Ses doctrines ,  

don t la  base é ta i t  l ’ex is tence  de deux p rincipes ,  
bon  et m a uva is ,  é ta ien t  em p ru n té e s  à des h é r é 
sies a n té r ie u re s ,  p a r t ic u l iè re m e n t  à celles des 
M anichéens. En ou tre ,  les Bogomiles p rofessa ien t  

s u r  le te r r a in  po li t ique et social des op in ions  qui 

a u jo u rd ’hui m ê m e  p ara î t ra ien t  t r è s  avancées,  voire 
ana rch is tes .  L ’héré s ie  bogom ile  se p ro p ag e an t  
dans l ’Europe  occidentale ,  donna  na issance  à celle 
des  C a th a re s ,  qui,  sous  le n o m  d ’Albigeois, 
jo u e n t  u n  si g ran d  rô le  dans  l’h is to ire  de la 

France  m érid iona le .  ^  .

L ’h is to ire  des B ulgares  au  Moyen-Age es t to u t  

en t iè re  dom inée  par  le u r  lu tte  avec leu r  p u issan t  

voisin , l ’em p ire  grec. Cette lu tte ,  qui se te rm in a  

se u lem en t  lo rsq u e  les adve rsa ires  eu re n t  été l ’un  

et l’au t re  eng lou tis  dans la conquê te  tu rq u e ,  et 
p en d a n t  laquelle  on  vit les deux  p ar t ies  r ec h e rch e r  
su c ce ss iv e m en t  l ’alliance de tous  leu rs  voisins,



Serbes,  Magyars, P e tchénègues ,  K u m an s ,  Fatares, 
eu t  ses a l ternat ives  de succès et de revers ,  et p lus 
d 'une  fois les a n n é e s  b u lga res  v in ren t  c a m p e r  en  

vue de C onstan tinople ,  sans cep en d an t  pouvoir  

jam ais  s ’en em p are r .
Sous Boris, e t  s u r to u t  sous Sirnéon, l ’un  de ses 

fils, l ’em pire  bu lga re  em b ra s sa  p re sq u e  toute la 
pén in su le .  Mais cette pu issance  n  eu t  pas u n e  bien  

longue  durée .  Avant la lin du  xc siècle, les Grecs 

ava ien t rep r is  p re sq u e  tou tes  le u rs  anc iennes  pos
sessions,  la issan t  se u lem en t  aux  Bulgares la Macé

doine , dans laquelle  u n  de le u rs  nob les  s ’était  an 

té r ie u re m e n t  r e n d u  indépendan t.  Cet état,  que 1 on 

appelle  l 'E m pire de la Bulgarie occidentale e t  dont 
la  capitale avait été, en  d e rn ie r  l ieu ,  fixée à 

Okhrida, eu t u n  m o m e n t  de sp le n d e u r  sous le tsa r  

Sam uel,  avan t de lo m b e r  sous les coups de l’em p e

r e u r  Basile II, le tu e u r  de Bulgares. Au xi° siècle, 
toute la Bulgarie se re tro u v a i t  sous  la dom ina tion  

byzantine ,  m ais ,  vers  les dern iè re s  années  de ce 
siècle, une in su r re c t io n  dans  laquelle  l ’é lém en t  

ro u m a in  ou va laque ,  alors n o m b re u x  dans  les ré 

gions d u  Balkan et du  Rodope, jo u a ,  sous la con 

duite  des f rè res  Je a n  et P ie r re  Asen, u n  rô le  très 
im p o r tan t ,  ren d i t  le u r  l ibe r té  aux  pays de la  rive 
dro ite  du  D anube. Sous Kaloyan, frè re  cade t  de 

J e a n  et de P ierre ,  et s u r to u t  sous Je an  Asên II, fils



de Je a n  Asôn, l ’em pire  b u lga re  re t ro u v a  son a n 
c ienne  p ro sp ér i té  et t in t  tête à l’em pire  la tin  de 
Constantinople, don t les chefs ava ien t  eu le to r t  de 
ne  pas r e c h e rc h e r  une  al liance que la  longue  r iva

lité des Bulgares et des Grecs devait  re n d re  facile 
à obtenir .

L ’or ig ine  ro u m a in e  des pr inces  de la  nouvel le  

dynastie  bu lgare ,  les À sênides,  ne  p a ra i t  pas  d o u 
teuse ,  b ien  q u ’elle ai t  été n iée p a r  des h is to r ie n s  

s laves, en tre  au t re s  p a r  J i re t s c h e k  dans son h is 
toire des Bulgares. Cette orig ine es t consta tée  dans 
des  d o cu m en ts  co n tem p o ra in s ,  n o ta m m e n t  dans 

la co rresp o n d an ce  de K aloyan avec le pape Inno
cen t III qui l’invite, é tan t  lui et son peup le  ro m a in s  

d ’orig ine ,  à ad o p te r  la foi de l’église rom aine .  L’im 
p ortance  de l’é lé m e n t  ro u m a in  dans le nouvel e m 
pire  es t  a t te s tée  p a r  le t i t re  m ê m e  de ses  souve
ra in s  : « Im peraior Bulgarorum  el Blacchorum ; » 

« rois de Blaquie et de Bougrie, » dit  V illehardouin  
en par lan t  de Kaloyan.

P o u r ta n t ,  sans q u ’on  pu isse  s ’ex p l iq u er  p o u r 
quoi ni c o m m e n t ,  ces V alaques des Balkans et du 
Rodope d isp a ra isse n t  b ien tô t ,  et de va laque-bu l-  

gare, l’em p ire  des Asênides dev ien t  p u re m e n t  
bu lgare .  C’es t  ce tte  d ispa ri t ion  é trange  qui a donné 

na issance  à l ’h y p o thèse  adoptée  p a r  Rôssler ,  d ’une 
m igra i ion  au  delà du  Danube. Il es t  p lus  na tu re l



de su p p o se r  que, m o in s  n o m b re u x  que les h ab i
tan ts  slaves de l ’em pire ,  ces R oum ains  se sont 
peu  à  p eu  m ê lés  à eux  et slavisés. C'est sans doute 
un  iso lem e n t  p lus com plet qui au ra  p rése rvé  de la 
déna t iona lisa t ion  leu rs  frères du  P inde et de 
l ’Olympe.

Le nouvel em p ire  bu lgare  avait fixé à Trnovo sa 

capita le  et le siège du p a t r ia rch a t ,  ca r  il ne pouvait  
y  avoir  alors  d ’em pire  sans p a tr ia rche .  P lus  h e u 
reuse  que Preslav ,  Trnovo es t res té  j u s q u ’a u jo u r 
d ’hui une  des villes im p o r ta n te s  de la  Bulgarie, et, 

b ien  que  des cons idéra t ions  d ’ordre polit ique, 
économ ique  et g éo g raph ique  a ien t  em pêché  de lui 
ren d re ,  dans la  nouvelle  p rinc ipau té ,  son  ancien  
ran g  de capita le ,  elle n ’en garde pas  m o in s  une 
sorte de p r im a u té  trad itionnelle  qui en  fait le Mos

cou de la Bulgarie. C’es t dans ses m u r s  que fut 
réun ie  l ’A ssem blée  des Notables qui é labo ra  la 
C onstitu tion  bu lgare ,  et que siège la  G rande A ssem 
blée Nationale convoquée dans  les c i rconstances 
exceptionnelles  p o u r  modifier La cons ti tu t ion  ou 

pou rvo ir  à la vacance du trône .
Avec l’ex t inct ion  de la dynas tie  des Asênides en 

1257, c o m m en ç a  p o u r  la Bulgarie une  pér iode  de 

décadence .  En lu ttes  cons tan tes  avec ses voisins, 

f ré q u e m m e n t  déchirée  p a r  des d issensions  in té 

r ieu res ,  elle se t rouva,  au  siècle su ivant,  trop  affai



blie  p o u r  ré s is te r  avec avantage à l’invasion  tu rq u e ,  
b ien  que le sen t im en t  du  dange r  ait, p lu s  d ’une  
fois, conduit les pr inces  bu lgares  à s ’allier avec les 

Serbes qui, m a lg ré  la c o m m u n a u té  de race ,  ava ien t  
été le p lus  souvent,  alors co m m e a u jo u rd ’hui,  les 
r ivaux  et les c o m p é ti teu rs  de leu rs  vo is ins  de 
l ’est. Les de rn iè re s  années  du xive siècle v iren t  la  
soum iss ion  com plè te  de la Bulgarie aux  Turcs  
ap rès  la m o r t  de ses de rn ie rs  ro is ,  C hichm an  et 

S trach im ir .

J u s q u ’au  m il ieu  du xn° siècle, la race serbe ,  
affaiblie p a r  ses  d iv is ions, ne  p eu t  jo u e r  u n  rôle 

cons idérab le .  Les p r inces  des différents états ,  so u 
ven t  en  guerre  les u n s  avec les au t re s ,  on t bien  de 

la peine à défendre  leu r  indépendance  contre  leu rs  
voisins, Grecs, B ulgares  et Hongrois.  Parfois l ’un  
d ’eux ré u s s i t  à r é u n i r  sous  son  au to ri té  p lu 

s ieu rs  p r in c ip au té s ,  m ais  to u jo u r s  pou r  peu de 
tem ps.  Souvent,  ces p r in ces  co n q u é ran ts  eux- 

m è m es  d é t ru isen t  leu r  œ uvre  en p a r ta g ea n t  leu rs  
é tats  en tre  leu rs  enfan ts .  Mais l 'a r r ivée  au p o u 

voir ,  en 1159, d ’JÜtienne N em ania ,  fondateur  de la 
dynastie  des N ém anitch ,  en  d o nnan t  à la race 

serbe l ’un ité  et la forte d irec tion  qui lui ava ient 
m a n q u é  ju s q u ’alors,  lu i  p e rm i t  de co ns t i tue r  u n  
é ta t p u is san t  qui a t te ign it  son  apogée u n  siècle



plus  ta rd ,  sous l’em pereu r  Douchai), e t  jo u a  à 
cette époque  u n  rôle p ré p o n d é ra n t  dans la  pén in 
sule.

La famille d ’É tienne N em ania  é ta it  o r ig ina ire  du 

pays  de Zeta, le M onténégro d ’a u jo u rd ’h u i ,  mais, 

à la m o r t  de son père ,  Gradinia , qui avail réuss i  à 
r é u n i r  sous  son au to ri té  p lu s ieu rs  pays serbes ,  
É tienne  re<;ut en par tage  la  po r t io n  o r ien ta le  de la 

Serbie actuelle ,  et fixa à R achka  sa  résidence .  11 
d u t  d ’abord  lu t te r  con tre  ses f rè res ,  m ais ,  avec 
l 'a ide de l ’e m p e re u r  grec Manuel Ior, il les v a in 
quit  e t p u t  asseoir  so lidem ent son  pouvoir .  Il 

r é u s s i t  ensu ite ,  en  s ’a l liant tan tô t  aux Hongrois,  
ta n tô t  aux  Grecs, à ré u n ir  à ses  é ta ts  p lu s ieu rs  

te rr i to i re s  se rbes  d ép e n d an t  des pays  vo is ins ,  la 

D alm atie  et les bouches  de Cattaro, la Bosnie, la 
rég ion  de Prizren .

Étienne éta i t  un  h o m m e  in s tru it ,  sage et ju s te ,  
qui su t  gagner  l’affection et le dév o u e m e n t  de ses 
su je ts  p a r  ses b ienfaits  a u ta n t  que p a r  ses  vic

toires. Malgré ses succès et l ’é tendue  de ses  états , 

il s 'ab s t in t  de p ren d re  le titre de ro i e t  se con ten ta  
de celui de Veliki J o u p a n  (Grand Joupan).  Com me 

tous  les g ran d s  souve ra in s  de cette  époque ,  il 

m an ifes ta  une p réd ilec t ion  spéciale p o u r  les 
choses re l ig ieuses ,  et, ap rè s  u n  règne  g lorieux  de 

p rès  de q u a ra n te  années ,  (de 1159 à 1195), il



renonça  v o lo n ta irem e n t  au  trône,  p r i t  l ’hab i t  
m o nas t ique  sous le n o m  de S im éon , et  se re t i ra  

au  Monl-Athos, où  l’avait p récédé  son plus je u n e  
fils, Tvertko , devenu  le m o in e  Sava. L’Église o r ien 

tale le m it  au  ran g  des sa in ts ,  h o n n e u r  qui a été 
accordé  aussi  à p lu s ieu rs  au tre s  souve ra in s  ou 
p r in ces  serbes.  Avant d ’abd iquer ,  É tienne avait 
contié à son  lils ainé, p o r tan t  le m ê m e  n o m  que 
lu i,  le pouvo ir  su p rêm e  su r  tous ses états ,  et à son 

second  fils, Vouk, le g o u v e rn e m e n t  des pays de 
Zeta et de Houm. Les deux frères v éc u ren t  en  paix  
j u s q u ’à la  m o r t  de le u r  père ,  m a is  ensu ite ,  Vouk, 
ch e rch an t  à s ’e m p a re r  seul du  pouvoir ,  a t taq u a  
son  frère et fit appel aux  Hongro is ,  qui envah iren t  

la  Serbie. Le roi Im ré  p r i t  le t i t re  de roi de Serbie 
et la issa  co m m e g o u v e rn e u r  Vouk. Mais ce lu i-c i 
s ’é tan t  réconcil ié  avec son frè re ,  les choses  furen t 

ré tab lies  dans  l ’é ta t  où  les ava ien t la issées  Nema- 

n ia .  Après p lu s ieu rs  guer res ,  h eu re u ses ,  É tienne 
a g ra n d i t  en c o re  l ’hé r i tage  pa terne l ,  pu is  une  
pér iode  de paix  lu i  p e rm i t  de d o n n e r  ses soins à 
l’o rganisa tion  et au  dév e lo p p e m en t  in té r ieu r  du  

pays.
L’un ité  et l ' in dépendance  po li t iques  de la  Serbie 

é tan t  a s su rées ,  il convenai t ,  selon la  tradition  

o r ien ta le ,  de lui p ro c u re r  aussi l ’au tonom ie  re l i

gieuse. Sava fu t donc envoyé p a r  son frère aup rès



de l ’em p ereu r  T héodore  et du  p a t r ia rch e  de Cons- 
tan tinople ,  qui,  p a r  suite de l ’occupat ion  de la ca
pitale p a r  les Latins, rés id a ie n t  a lo rs  à Nicée, p ou r  
ob ten ir  que l ’église serbe  qui d épenda i t  de l’arche- 
véché d ’Okhrida, fût ér igée  en  archevêché  au tocé-  

phale. L’e m p e re u r  et le p a t r ia rch e  acqu iescèren t  à 
ce dés ir  e t Sava fut consacré  a rchevêque  de toutes 
les te r res  serbes.

Q uelques années  p lu s  tard, p o u r  aff irm er d ’une 
façon p lus  form elle  l’indépendance  de la Serbie et 

la p lace r  su r  le m ê m e  ran g  que les a u t re s  états  
souvera ins ,  Ë tienne ob t in t  du  pape Honori 'us III la 
couronne  royale ,  que l ’a rchevêque  Sava plaça so
lenne l lem en t  su r  son fron t en  1220. Le sacre du  

a prem ier roi couronné » (p rvovenlchani kral), des 
Serbes, su ivan t le t i t re  que l ’on donne  à Ë tienne 
N em anitch ,  eu t  l ieu d an s  l’abbaye  de J i l sa  p rès  de 

Ivralievo, où  Sava avait fixé le siège arch iép iscopal,  
et don t l’église, qui serv it  depuis  lors,  e t  j u s q u ’à la 

conquê te  tu rque ,  au co u ro n n e m e n t  des rois serbes, 

exis te  encore  a u jo u rd ’hui.  Bien q u ’Étienne ai t  reç u  
du  pape sa co u ronne  royale ,  r ien  n ’ind ique q u ’il 
ait j a m a is  songé à a b a n d o n n e r  l ’o rthodox ie ,  dans 
laquelle  l ’influence que  so n  frère Sava ne cessa  
d’exercer  su r  lu i e û t  suffi c e r ta in e m e n t  à le re 
t e n i r 1.

4 La m anière dont É tien n e'reçu t la couronne [royale est



Ëtienne m o u r u t  en 1228, ap rè s  un  règne  de trente- 
tro is  an s .  P eu  de te m p s  avan t sa m o r t ,  il avait, 

co m m e son  père ,  p r is  l ’h ab i t  re l ig ieux .
Sava m o u r u t  en 1237, à Trnovo, où  il était  allé 

v is i te r  le t s a r  bu lgare  Je an  Asên. Ses v e r tu s  lu i 
m é r i tè re n t  le titre de saint,  e t  c ’es t avec ra ison  que 

le peup le  se rbe  l ’h o n o re  co m m e son  p ro tec teu r .  
Son action, qui s ’é tend it  aux  affaires po li t iques  
com m e aux  choses  re l ig ieuses ,  fu t p u is s a n te  et 
b ienfa isan te ,  e t la pa r t  qui lu i-revient dans  la p r é 
para tion  des des tinées  de la Serbie n ’es t pas  m o ins  

grande  que celle de son frère. En m ê m e  tem p s ,  
Sava trava illa  à la diffusion de l ’in s t ru c t io n ,  et les 

S erbes lui doivent la f lora ison de leu r  l i t té ra tu re ,  

qui,  à ce tte époque ,  eu t com m e chez les na t ions  

voisines, un  ca rac tè re  p re sq u e  exc lus ivem ent reli
gieux.

Les règnes  des successeu rs  de «-Stefan Prvoven- 
tchani » furen t ,  en  général,  h e u r e u x  et g lorieux, 

m a lg ré  des g u erres  f ré q u en te s  avec les peup les  

voisins, p a r t icu l iè rem e n t  avec les Hongrois et les

un objet de d iscussion  pour les h istoriens serbes, dont q u el
q u es-u n s supposent que Sava, con n aissan t les n égociations  
entam ées avec R om e, avait pris les devants et obtenu de 
N icée la couronne qu’il rem it à son frère. Mais, la situation  
politique de la papauté, à cette époque, suffisait à justifier  
la dém arche d’É tienne, sans m ettre en doute son attache
m ent à l’ég lise  orthodoxe.



Grecs, et  parfo is  aussi des lu t te s  in tes t ines  qui 
m e t ta ien t  aux  p r ises  pères ,  fils e t  frères. Sous 

Ë tienne D etchansk i,  la Serbie en leva aux  Bulgares, 
p a r  la sang lan te  batail le  de Velboujd (Kustendil),  
la  p ré d o m in a n c e  d an s  la pén insu le .  A cette  bataille 
figurait, au  n o m b re  des chefs se rbes ,  le fils du  roi, 
le j e u n e  p r ince  D ouchan ,  qui m o n ta  lu i -m ê m e  su r  

le t rône  q u e lq u es  années  p lus  ta rd  et deva it  ê t re  le 
p lus  g rand  souvera in  de la Serbie.

Dès les co m m en c em en ts  de son  règne ,  il profita 

dos d issens ions  qui affaiblissaient l’em p ire  grec, 
p o u r  ag ra n d ir  à ses dépens  les possess ions  serbes, 
lesquelles,  en 1347, s ’é tenda ien t  dé jà  j u s q u ’à la 

m e r  Égée, ne la issan t  de ce côté aux Grecs que la 
ville de Salon ique .  C’est à  cette  époque  que les 
T urcs  c o m m e n c è re n t  à p é n é t re r  en  E u rope ,  a p p e 
lés, à t i t re  d ’aux i l ia ires ,  p a r  les em p e re u rs  grecs 

eux-m êm es .
D ouchan , v o y an t  la faiblesse de la m onarch ie  

byzantine ,  co n ç u t  le p ro je t  de la r e n v e rse r  et d ’éle- 
ver  à sa  p lace  u n  em pire  serbe .  En 1343, ap rès  
avo ir  occupé Serès  en Macédoine, il se p roc lam a 

E m p e re u r  des  Serbes, des  Grecs e t  des Bulgares, 
« Tsar Srbom, Grkom i Bic/arom ». En 1347, il r é u 

n i t  à Skopié (Uskup), une  a s sem b lée  des h au ts  d i

gn ita ires  po lit iques ,  m il i ta ire s  et relig ieux. P a rm i 
ces dern ie rs ,  f iguraient n o n  seu lem en t  les p ré la ts



se rbes ,  g recs  et bu lgares  des contrées  soum ises  à 
la d o m in a t io n  de D ouchan  (et n o ta m m e n t  le p a 
t r ia rch e  d ’Okhrida) ,  m a is  encore  le p a t r ia rch e  de 

Trnovo. Cette assem blée  p ro c la m a  p a tr ia rch e  l 'a r 
chevêque  des Serbes, qu i ,  ensu ite ,  ass is té  des 

d eux  au tre s  p a t r ia rch es  p ré se n ts ,  posa  so le n n e l le 
m e n t  s u r  la tête de D ouchan  la co u ronne  im p é 
riale. Le n o u v ea u  p a t r ia rche  fixa sa  rés idence  à 
Ipek (Petch). Notons ici que  l ’é rection  du pa tr ia r-  
chat se rbe n 'ob t in t  pas l’a s sen t im en t  de l ’Eglise de. 

Constantinople, qui alla  m ô m e  ju s q u ’à ex c o m m u 
n ie r  les Serbes, com m e elle devait  faire c inq  s iè 

cles p lus ta rd  p o u r  les Bulgares ra ll iés  à l ’E xar

chat.
D ouchan  ne vécu t  que h u i t  années  après  son 

co u ro n n e m en t ,  m ais  p e n d a n t  cette période il so u 

t in t  encore contre  les Hongrois et les Grecs p lu 
s ie u rs  g u e r re s  h eu re u ses .  Il batti t  auss i  le Ban de 

Bosnie qui posséda i t  encore  son au tonom ie ,  et 
s 'e m p a ra  de ses états . V ers  la fin de ce g lo r ieux  

règne ,  l’em p ire  serbe s’é tenda i t  du  D anube a la 
m e r  Egée et de l ’Adria tique à la  Maritsa. Douchan 

p rép a ra i t  u n e  g rande  expéd i t ion  qui deva it  le 
m e t t re  en  possess ion  de Constan tinople  m ê m e ,  

lo r s q u ’il m o u r u t  de m alad ie  en 1355.

Ce g rand  souve ra in  ne s ’était  pas con ten té  d ’ac

cro ître  p a r  ses v ic to ires  l a  pu is san ce  se rbe .  Il



s ’était  aussi p réoccupé  d ’o rg an ise r  son  vaste 

em pire ,  d ’y faire rég n e r  l ’o rd re  et la p rospér ité ,  
de lui d o n n e r  des lois sages et équ i tab les .  Il a 
laissé u n  code (Zakonik),  qui donne d ’in té ressan ts  
ren se ig n em en ts  su r  l ’o rgan isa t ion  sociale  et les 
co u tu m es  ju d ir iq u e s  des nat ions slaves du  m o y e n -  
âge. Ce code ne fut pas l’œ uvre  de l ’em p ereu r  
se u l ;  il fut d iscu té  et ap p rouvé  p a r  les A sse m 

blées du  clergé et de la nob le sse  tenues  en 1349 
et 1334.

Com me il arr ive p re sq u e  to u jo u rs  p o u r  les 

périodes excep t ionne l lem en t g lorieuses dans la 
vie d ’un peup le ,  le règne  de D ouchan  n ’eu t  pas  de 
lendem ain .

Dès la  nouvelle de sa m ort ,  la g rande  a rm ée  
q u ’il avait ra s se m b lé e  en vue de la  conquê te  de 
C o n s tan t in o p le , se d is p e r s a ,  ch a cu n  des chefs 

songean t d ’abord  à défendre  ses in té rê ts  p e r so n 
nels. Le fils de D ouchan, O uroche, qui lui succéda  

dans la  dignité  im pér ia le ,  n ’avait que d ix -hu i t  ans 
et ne  posséda i t  pas  l’énergie nécessa ire  p o u r  su r 
m o n te r  tous  les dangers  qui m e n aç a ie n t  l’unité  de 
la  Serbie.  Ce pays ,  dès lors,  r e c o m m e n ç a  à se 
diviser. C’é ta it  le m o m e n t ,  p o u r tan t ,  où ,  p lus  que 

ja m a is ,  il au ra i t  eu  beso in  de tou tes  ses forces. Les 

Turcs ,  qui,  en 1337, avaient p r is  pied  en Europe  par  
l ’occupat ion  de Gallipoli', e t  qui,  en  1360, s ’é ta ien t



em p a ré s  d ’A ndrinople,  co m m e n ç a ie n t  à a t taquer  
les possess ions  m é r id io n a le s  des Serbes. L ’é n e r 

gique défense  de V oukach in  et de son  frère 
Ouglièche, qui ava ient cons t i tué  dans cette rég ion  
un  é ta t  se rbe  indépendan t ,  ne  p u t  les a r rê te r .  
Après la m o r t  de Voukachin ,  les Serbes é l iren t  
p o u r  tsa r  L azar ,  qui devait ê tré le d e rn ie r  souve

ra in  de la  Serbie libre.
Les Turcs  s 'avança ien t  to u jou rs .  Ils é ta ien t 

arr ivés  au  cen tre  de la pén in su le ,  dans  la rég ion  
que l’on n o m m e  a u jo u rd ’hu i la V ie i l le -S erb ie .  
C’est là que se livra, en  1389, la batail le  décisive, 

dans la  p la ine  appelée Kossovo P o lie , le Champ 

des Merles. Après une  rés is tance  h é r o ï q u e , les 
Serbes fu ren t  éc rasés  sous le n o m b re  des ennem is .  
Un des leu rs ,  Miloche Obilitch , fa isan t d ’avance le 

sacrifice de sa vie, s ’était avancé, à la fin de la 
batail le ,  ju s q u ’à la ten te  du  su ltan  Mourad et, 
a s su ra n t  aux  vaincus u n e  su p rê m e  vengeance  , 

avait  po ignardé  le v a in q u eu r  au  m il ieu  de son 
tr iom phe .  Le souve ra in  serbe ,  Lazar, fait p r iso n 
n ie r  par  les T urcs ,  fut im m olé  à son  to u r .

Le so u v e n ir  de Kossovo est to u jo u rs  res té  vi
van t  dans la m é m o ire  du  peuple sorbe, m a is ,  avec 
le tem ps, la t r is tesse  de la défaite s ’est effacée de

vant la gloire de la rés is tance .  Les h é ro s  qui to m 

b è re n t  alors p o u r  leu r  pa t r ie  et le u r  foi, r e m p l is 



sen t  de le u r  souven ir  la poés ie  popu la ire ,  q u i ,  il 
es t  vrai,  accorde auss i  u n e  la rge place au  p rem ier  
des t ran sfu g e s  de la cause  ch ré t ien n e ,  au  légen

daire Marko Kralievitch, fils de Voukachin .  Au

jo u r d ’h u i  encore ,  l ’an n iv ersa i re  de Kossovo  est 
cé léb ré  p ie u se m e n t  d ans  tous  les pays  serbes.

La Serbie d u t  accep te r  la suzera ine té  d u  su l tan  

Bayezid, fils de Mourad, lui p ay e r  t r ib u t  et lui 
fo u rn i r  u n  con t ingen t  de t roupes:  Les difficultés 
que r e n c o n tra ie n t  a lo rs  les Turcs  ta n t  en  Asie 
q u ’en E urope , lu i p e rm i re n t  ce p en d a n t  de c o n 

server  p e n d a n t  u n  dem i-s ièc le  u n e  o m b re  d ’indé
pendance  qui s ’évanou it  déf in i t ivem ent en  1459.

La Bosnie avait eu  une  période de g ra n d e u r  sous 
Tvertko qui ré g n a  de 1353 à 1391, r é u n i t  so u s  son 

au to ri té  p lu s ieu rs  au t re s  p rov inces ,  et p r i t  le t i t re  

de roi de Rascie, de Bosnie et du L itto ra l.  Mais le 
suc ce sseu r  de Tvertko dut,  par  c ra in te  des Turcs ,  

ac cep te r  la  suzera ine té  du  roi de  H ongrie,  ce qui 

n ’e m p ê c h a  pas  la Bosnie, affaiblie d ’a illeurs  par  
des lu t tes  in te s t ines ,  de su b ir  à son to u r  le jo u g  
o t to m an  en 1463. Un peu  p lus  ta rd ,  succom bait  
au ss i  le pays  de H oum , qui avait  p r is  le n o m  de 

« Herzégovine », de ce q u ’u n  de ses chefs avait 

o b tenu  de l’e m p e r e u r  F ré d ér ic  III le t i t re  de duc. 
De l’a l lem and  « herzog  », on avait fait en serbe 

« h e r tse g  », d ’o ù  « H ertsegov ina  », duché.



Au co m m e n c e m e n t  du xvi° siècle, to u s  les pays 

se rbes  son t  r é d u i t s  à la  cond i t ion  de p rovinces 
o t tom anes .  S eu ls ,  les m o n ta g n a rd s  du  pays  de 
Zêta, que l ’on  appe la  depu is  la Montagne Noire, 
Tsrna Gorci, ré s is ten t  avec succès aux  T urcs  don t 

l’au to ri té  dans  ce pays ne  fu t ja m a is  que n om i
nale.  Le d e rn ie r  p r in ce  de Zêta ay a n t  abd iqué  
en  1499, re m i t  le pou v o ir  polit ique à l ’évêque 
( v la d ik a j , don t les suc ce sseu rs  g o u v e rn è re n t  la 
p r in c ip au té  j u s q u ’en 1851.

L’o ccupa t ion  tu rq u e  eu t  p o u r  effet de ch a sse r  de 
le u rs  foyers u n  assez g rand  n o m b re  de familles 
se rb e s  qui a l lè ren t s ’établir  dans les pays de la 
co u ro n n e  de Hongrie, p a r t icu l iè rem e n t  dans la 

Syrrnie, le Banal e t laB a tc h k a .  Ces ém ig ran ts  é ta ien t 
condu i ts  p a r  le u r  p r ince ,  É tienne Brankovitch ,  qui 
p o r ta i t  a lors  le titre g rec  de Despote, e t  do n t  les 
su ccesseu rs  co n t in u èren t ,  avec le m ê m e  titre, j u s 
q u ’en  1688, à rég ir  le peup le  serbe  su r  le te rr i to ire  
hongro is .  Une au tre  ém ig ra t io n  (de 37,000 à 40,000 

familles),  d ir igée  vers  les m ê m e s  rég ions,  eu t  l ieu  
p e n d a n t  la  g u e r re  au s t ro - tu rq u e  de 1688 à 1691, 

sous  la  condu i te  du  p a t r ia rch e  d ’Ipek, Arsèn 
Tcharnoyev itch .  Une par t ie  de ces S erbes ém ig rè 
ren t  une  seconde fois, à  la  su ite  de pe rsécu tions  

re l ig ieuses  d ir igées  con tre  eux  par  le g o u v e rn e 
m e n t  au tr ich ien ,  et a l lè ren t  s ’é tab li r  dans la Russie



m érid iona le ,  en tre  Kiev et Otchakov, rég ion  qui, 
p e n d a n t  quelque  tem ps, po r ta  le n o m  de Nouvelle- 
Serbie,

Nous venons  de vo ir  appa ra î t re  dans la p é n in 

sule  Balkanique u n  nouvel é lém en t,  la  race  tu rq u e ,  
dont l ’a rr ivée  clôt la série  des t r an s fo rm a t io n s  

e th n o g ra p h iq u es  de cette région. Qu’é ta it-ce  donc 
que ces te rr ib le s  c o n q u é ran ts  auxque ls  r ien  ne 
rés is ta i t  e t  qui f irent u n  m o m e n t  t rem b le r  l’Europe 

tou t en t iè re?  A ppartenan t,  com m e je  l ’ai déjà  dit, à 
la famille to u ran ienne ,  ap pa ren té s  aux Mongols, 
aux F innois, aux  Magyars, et à ce tte m u lt i tu d e  de 
peuples ba rbares ,  H uns,  Avares, P e tchénégues ,  

Khazars,  etc., qui,  ap rè s  avoir ravagé une grande 
par t ie  de l ’Europe ,  d i sp a ru re n t  sans la isse r  de t r a 
ces, le u r  pa tr ie  d ’orig ine est l ’Asie centrale ,  la 
rég ion  qui a reçu  d ’eux son  nom  m oderne ,  le ï u r -  
kes tan ,  le pays des T urcs ,  où  v iven t encore a u 

jo u r d ’hu i les r ep ré se n tan ts  les p lus  p u rs  de leur  
race ,  m a in te n an t  so u m is  à la d o m ina t ion  russe .  
Très bata il leurs ,  a im a n t  la guer re  e t  le pillage, 
m a is  se p l ia n t  fac ilem ent à la d iscipline, les Turcs 

é ta ien t d ’excellents so ldats ,  qui souven t,  en t rè re n t  

com m e m e rc en a ire s  au  service  des états  voisins, 
la  Chine, la Perse ,  le khal ifa t  de Bagdad, et  p lus  

ta rd  m êm e ,  l ’E m pire  Grec,



Ils fo rm è re n t  une  grande  partie ,  p eu t-ê tre  la m a 
jo r i té ,  des a rm ées  qu i,  sous Djenguiz-Khan, con 
q u iren t  l’Asie occ identale  et l ’E urope orientale .  
Dans le khal ifa t  de Bagdad, les Turcs Seldjoukides, 
a insi n o m m é s  d ’un  de leurs  p re m ie rs  chefs, Seld- 

jo u k ,  o r ig ina ire  de Boukhara ,  s ’é ta ien t  r e n d u s  à 
p eu  p rès  ind é p en d a n ts  et ava ien t fondé, en  Asie 
M ineure , u n  é ta t p u is san t ,  la  Sultan ie  de R oum . 
Mais au  c o m m e n c e m e n t  du  xive siècle, cet état 

s ’é ta it  divisé en  p lu s ieu rs  p r in c ip au té s  dont l’une 
ap pa r tena i t  à u n e  famille o r ig ina ire  du K horassan  
qui l ’avait  ob tenue en  fief co m m e récom pense  de 
services  ren d u s  à u n  su l tan  se ld joukide. Le fonda

te u r  de ce tte  p r inc ipau té  se n o m m a it  E rtoghroul.  
11 eu t p o u r  su c ce sseu r  O sm an  qui se re n d i t  co m 
p lè tem en t  indépendan t ,  p r i t  le t i t re  de su ltan ,  et 

in a u g u ra  la période de co n q u ê te s  et de pu issance  
du peuple qui,  de lui, a reçu  le nom  d 'Osmanli ou 

O ttom an.
Les T urcs  ava ien t reçu  des Arabes l ’Is lam ism e ,  

et, q u o ique  fort é t rangers  de le u r  n a tu re  aux q u e s 

t ions th éo log iques ,  ils se t ro u v è re n t  être ,  ta n t  en 
ra iso n  de leu r  s i tua tion  géog raph ique  que de le u r  

ca rac tè re  n a t iona l ,  am o u re u x  de la guerre  et des 
conquê te s ,  les ch am p io n s  les p lus  va i llan ts  de la 

nouvel le  foi, en  p résence  de l ’E u ro p e  ch ré tienne .  
Cette identif ication  de la race o ttom ane  av e c l 'I s la -



m ism e  deviendra  p lus  com plè te  encore  lo rsque  le 
S u ltan  Sélim  se se ra  fait céder ,  en  1516, par  le 

d e rn ie r  Abasside, ré fug ié  en  Egypte, le t i t re  de 
Khalife, qui fera du  souve ra in  de l ’E m p ire  Otto

m a n  le l ieu tenan t  d u  p ro p h è te  et le che f  tem pore l  

de la re l ig ion  m u su lm a n e .
Les T urcs  ava ien t p én é tré  en E urope dès le c o m 

m e n c e m e n t  du  xiv° s iècle , co m m e aux i l ia ires  des 
Grecs qui s ’en se rva ien t  dans le u rs  g u e r re s  civiles 
ou dans  leu rs  lu ttes  avec leu rs  vo is ins .  C’est, en 
1357 q u ’ils y en t re n t  en  co n q u é ran ts  en  s ’e m p a ra n t  

de Gallipoli.
A p a r t i r  de ce m o m e n t  leu rs  p rogrès  fu re n t  r a 

pides. A ndrinople,  conqu ise  en 1360, dev in t  leu r  
p rem ière  capita le  eu ropéenne .  En 1371, une  a rm é e  
rassem blée  p a r  les so u ve ra in s  de la Serbie, de la  

Bulgarie , de la Hongrie , e t  de la  Valachie, un ie s  

u n  m o m e n t  en  p rése n ce  du  d an g e r  c o m m u n ,  fut 

défaite su r  la Maritsa. La batail le  de Kossovo co m 

p lé ta  l 'a s se rv is se m en t  des états  s laves de la p é n in 
sule . L’Europe en tière  s’é inu t ; la F rance  et l’Alle
m agne  envoyè ren t  le u rs  cheval ie rs  qui,  jo in ts  aux  
t ro u p es  de la  Hongrie, de la  Pologne, de la Vala

chie, d e là  Bosnie, a t ta q u è re n t  les T urcs  àN icopoli,  

en  1396. Ce fut u n e  nouvelle  e t  sang lan te  défaite 

p o u r  la chré tien té .
L ’invasion  m ongole ,  ou  p lu tô t  tu rq u e-o r ien la le ,



qui,  sous la condu i te  de T im our ,  m enaça it  les 
possess ions  des O ttom ans en  Asie , a r rê ta  u n  

m o m e n t  leu rs  conquê te s  en  Europe ,  m a is  celles-ci 
r e p r i re n t  le u r  cou rs  dès le m il ieu  du  xvc siècle. Les 
T urcs  n ’ont pas  encore  pu ,  m a lg ré  q ua tre  sièges, 

* s ’e m p a re r  de Constan tinople ,  m a is  ils son t  m a îtres  
de toute la p én in su le  ba lkan ique  et déb o rd en t  
déjà au  deho rs .  Les b r i l lan tes  expéd it ions  de Je an  

de H unyade , p rince  de T ransy lvan ie ,  que  les R o u 
m a in s  rev e n d iq u en t  à ju s te  t i t re  co m m e l ’u n  des 
h é ro s  de le u r  race,  b ien  que  sa vie m il i ta ire  et 
po li t ique ap p a r t ien n e  à la H ongrie ,  ne  suffisent 
pas  à les a r rê te r .  H unyade  lu i -m ê m e  es t b a t tu  à 

Varna, on 1444, et dans  la p la ine  de Kossovo, où  
se livre u n e  seconde bata il le  en  1448. Entin, en 
1453, M ahom et II le C onquéran t,  « F alih  Soultan  

M oham m ed », en  s ’e m p a ra n t  de C ons tan tinop le ,  
achève la p r ise  de possess ion  de la rég ion  qui 
devait, j u s q u ’à no tre  siècle, d e m e u re r  la T u rq u ie  

d 'Europe .

À ce m o m e n t ,  n o u s  voyons ap p a ra î t re  et je te r  
u n  éc la ir  g lo r ieux  dans ces jo u r s  so m b res ,  une  
nationalité  que l ’h is to ire  du  m o y e n -â g e  a r a re m e n t  
l ’occasion de citer ,  les  A lbanais .  D epuis  l ’épo 

que rom a in e ,  l ’A lbanie avait  c o n s ta m m e n t  subi 
des dom ina t ions  é t ra n g è res  ; Gots, Serbes,  Bul



gares ,  N orm ands  de R obert  Guiscard, l ’ava ient 
su c ce ss iv e m en t  occupée.  Elle fit partie  de l ’em pire  

b u lga re  sous S im éon, au  xe siècle et sous Je an  
Asèn II, au  x m c, de l ’em pire  serbe sous Douchan. 
On y voit bien  subs is te r ,  p en d a n t  p lu s ieu rs  siècles, 

des  é ta ts  in d é p e n d a n ts ,  le despo ta t  d ’Épire, le 
duché  de Durazzo, m a is  ni l’u n  ni l ’au t re  de ces 
états  n 'a  u n  ca rac tè re  na t io n a l ;  le p rem ie r  es t 
d ’orig ine g re c q u e ,  le second  es t gouverné  par  des 

pr inces  de la m a iso n  royale  de Naples, d ’origine 
angev ine .  A la  fin du x ive s iè c le ,  cependant,  
l ’ana rch ie  qui règne  dans cette  région p e rm e t  
aux  chefs locaux de r e p re n d re  le u r  indépendance ,  

et  m ê m e  à q u e lq u es-u n s  d ’en tre  eux, tels que 
Balza, se ig n eu r  de Scu ta ri ,  do n t  ce r ta ins  h is to 

r iens  on t  voulu  faire u n  descendan t  des p rinces 
des Baux, en  Provence-, de co n s t i tu e r  des états 
assez é tendus ,  m a is  d ’une durée  é p h é m è re .  Les 
a t taques  des T u rc s  con tre  l ’Albanie c o m m e n c è 
re n t  vers  1380, et dès les p rem iè re s  années  du 

xv° siècle, la p lu p a r t  des chefs a lbanais  avaient 
dû  se so u m e t t re  à la suzera ine té  o ttom ane . L ’un  
d ’eux, Je an  K ast r io t is ,  do n t  les p o ssess io n s  se 

t ro u v a ien t  au  m il ieu  de l ’Albanie du  no rd ,  au p rè s  
de la ville de Kroia, avait  donné c o m m e otage son 

fils, A lexandre, qui fut e m m e n é  à la co u r  du su ltan .  

C’est ce t A lexandre K astr io t is  qui devait, sous le



n o m  (le Skander-Beg que les Turcs  lui on t  donné, 
i l lu s tre r  sa  race  et son  pays en y in c a rn a n t  la 
rés is tance  des pop u la t io n s  ind igènes  à la  do m i
n a t io n  o t tom ane .

Ayant réu ss i  à  s ’échappe r  du cam p turc ,  il rev in t  
dans son pays, et  s ’em p ara ,  grâce à u n  s t ra ta 
gèm e,  de là place forte  de Kroia, occupée  p a r  les 
t ro u p es  du Sultan .  A ppelan t  aux a rm e s  les tr ibus  

des environs,  il r é u n i t  b ie n tô t  des t ro u p es  n o m 
b reu se s  avec lesque l les ,  en  u t i l i sa n t  les avan
tages q u ’offre p o u r  la défensive la  conl iguration  

accidentée  de l’A lbanie, il t ien t  en  échec  p e n d a n t  
v ing t-c inq  ans les forces tu rq u e s  auxque lles  il 
inflige en p lu s ieu rs  r en c o n tre s  de sang lan ts  désas
tres. Le su l t a n  Mourad II échoua  lu i-m ê m e à deux 

rep r ises  et d u t  se re t i re r  ap rè s  des p e r te s  cons i
dérab les .  S k ander-B eg  m o u r u t  en 1-467, et ap rès  
lui l ’anarch ie  rég n a  de n o u v ea u  en  Albanie, facili
tan t  la p rise  de possess ion  du  pays p a r  les Turcs. 

Ceux-ci, il es t  v ra i ,  n ’o c c u p è ren t  effectivement 

que le li t to ra l  et les régions fac ilem en t accessib les,  
ca r  dans les m on tagnes ,  les t r ib u s  a lbana ises  g a r 

d è r e n t  une indépendance  p re sq u e  com plè te ,  en co m 
pen sa t io n  de laquelle  les S ultans leu r  d e m a n d è 
re n t  s e u le m e n t  de leu r  fou rn ir  des solda ts .  Cet état 

de chose convena i t  au  ca rac tè re  des Albanais, 
dont u n  g rand  n o m b re ,  d ’a i l le u rs ,  avait em brassé



l ’is lam ism e.  A ussi ce tte  race  va illan te  m ais  in d is 

ciplinée, qui ava it  été la de rn iè re  à ac cep te r  la 

dom ina tion  o t tom ane ,  dev in t-e l le  l ’u n  des p r in 
cipaux  é lém e n ts  de force de l’em p ire  tu rc ,  auque l 
elle fou rn i t  encore  ses  p lus  b raves  so lda ts  et ses 

fonctionnaires  les p lus  dévoués.

Au c o m m e n c e m e n t  du  xvie siècle, tou te  la p é n in 

sule b a lkan ique  j u s q u ’à la Save et au D anube es t 
en t re  les m a in s  des Turcs .  Seule, B elgrade est 
encore  occupée p a r  les H ongro is  et r é s is te ra  j u s 
q u ’en 1521. Daus les î le s ,  les V énit iens  p o s 
sèden t  to u jo u rs  les îles Ion iennes ,  q u ’ils c o n se r 

v e ro n t  j u s q u ’à la d isp a r i t io n  de la Répub lique ,  
et la  Crète qui dev ien d ra  tu rq u e  à son  to u r  

en  1669.

Mais au  delà du  Danube, deux  nouveaux  é ta ts  se 
son t  fo rm és  et développés. Les R oum ains ,  que  nous  

avons vus,  u n  m o m e n t ,  n o m b re u x  et pu issan ts  su r  
la r ive d ro ite  d u  Danube, n ’ava ien t  eu  j u s q u ’alors 
dans l’anc ienne  Dacie q u ’une ex is tence  assez 
effacée. D escendus d ’abord  de le u rs  re fuges  des 
Carpa thes  vers  le p la teau  t ransy lva in ,  la conquê te  

ho n g ro ise  les ava ien t  réd u its  b ien tô t  en su jé t ion ,  

m a is  à la lin du  xin° siècle, r ep a ssan t  les m o n 

ta g n es  et d esce n d an t  d an s  la  vallée du  S ire t et



dans  la  p la ine  dan u b ien n e ,  ils fonden t  les p r in 
cipau tés  de Valachie et de Moldavie, qui, par  les 

a rm e s  ou la polit ique, r é u s s i ro n t  à conserver  leu r  

a u tonom ie ,  e t fo rm e ro n t  l’un  des bas tions  de l’Eu
rope dans la lu t te  con tre  les  Turcs.



N ous avons la issé  la  Dacie Trajane en p ro ie  aux 
barba re s ,  devan t lesquels  les hab i tan ts  la t ins  ou 
la tin isés ,  les D aco-R om ains,  ch e rch en t  u n  abri 
dans les m o n ta g n es  qui occupen t  le cen tre  de le u r  
pays, les Carpa tes .  Les p rem ie rs  envah isseurs ,  
S a rm ates ,  Gots, Gépides, H uns, ne font guère  que 
passe r ,  m a is  les Slaves, qui v iennen t  ap rès  eux, 

s ’é tab l is sen t  dans  le pays, et, poussés  eu x -m ê m es  
par  d ’au tre s  ba rba res ,  p r in c ip a le m en t  p a r  les 
Avares, font aussi  l ’ascension  des m on tagnes  et 

von t re jo indre  les Daco-Rom ains dans  le u rs  abris .  

Aussi le m é lange  des Slaves et des  Daco-Romains 
s ’opéra - t- i l  fac ilem en t,  d ’a u tan t  p lus  que les p re 
m ie r s  se p ré se n ta ie n t  dans le sé jo u r  des seconds 

b ien  p lu tô t  en fugitifs q u ’en co n q u é ran ts .  Ceci nous  

expl ique com m en t ,  dès la pér iode  de form ation,  
le vocabu la ire  ro u m a in  a été p é n é tré  d ’une façon



si com plète  par  le vocabu la ire  slave qui lui a fou rn i  
des m o ts  p o u r  l’express ion  des sen t im e n ts  les p lu s  
in tim es  aussi bien  que des objets  les p lus  vulgaires. 
Vers le vi° s iècle, époque  à laquelle  ils c o m m e n c è 

re n t  à envah ir  en m a sse  les pays s i tués  au  delà  du  
Danube, les Slaves o ccupa ien t  .toute la rég ion  qui 
en tou re  les Carpates, d ’u n e  part,  la  P annon ie ,  et, 
de l’au tre ,  le b ass in  in fé r ieu r  du Danube qui e m 

b rasse  a c tu e l le m en t  la Valachie et la Moldavie.
A p a r t i r  de la fin du  v in 0 siècle, les pays de la 

r ive g auche  du D anube jo u is s e n t  d ’u ne  tran q u i l l i té  
re la tive ,  qui p e rm e t  aux  anc iens  hab i tan ts ,  r é fu 

giés dans les m on tagnes ,  de red e sc e n d re  dans la 
pla ine. Ce m o u v e m e n t  s ’opère  p r in c ip a le m en t  
d ans  la  d irec tion  de l 'o u es t ,  vers  la T ransylvanie.  
Au m o m e n t  de l ’a r r ivée  des Hongrois,  à la fin du 
ix° siècle, on cons ta te  l ’ex is tence,  dans ce pays ,  de 
p lu s ieu rs  petits  é tats  ro u m a in s  gouvernés  par  des 
p r inces  qu i,  v ra ise m b la b le m en t ,  é ta ien t  d ’or ig ine  

bu lgare ,  e t  v assau x  des souve ra in s  b u lga re s  de la 
r ive droite  du  Danube. Les R oum ains  é ta ien t  auss i  
d escendus  su r  le v e rsan t  sud-es t  des Carpates, m a is  
ils é ta ien t res té s  dans les h a u te s  vallées, la plaine 
co nservan t  une  popu la t ion  à peu  p rès  exc lusive
m e n t  slave.

Les Bulgares to u ran ien s  qui,  a insi que  n o u s  

l ’avons vu, é ta ien t  arr ivés  dans  la  p én in su le  p a r  la



Bessarab ie ,  ava ien t dû  so u m e t t re  d ’abord  les t r i
bus  slaves établies su r  la r ive gauche  du  Danube, 
dans la  Valachie ac tue lle .  Nous voyons,  en effet, 
ce tle  rég ion  com prise  dans les p o ssess io n s  des 

p re m ie r s  souve ra in s  bu lgares ,  n o ta m m e n t  de 
K roum  et de Boris, qu i  p o r te n t  m ê m e  les lim ites 
de le u r  em p ire  au  delà des Carpates, et co n q u iè ren t  
u n e  par t ie  de la P annon ie .  La réo rgan isa t ion  po
lit ique et sociale de la  race ro u m ain e ,  su ite  de son 
r e to u r  dans la pla ine, s 'opéra  donc en l iè rem en t  

sous l ’influence s lavo-bu lgare .  Dans le u rs  abr is  des 
m on tagnes ,  les D aco-R om ains,  devenus  p as teu rs ,  
d ’ag r icu lteu rs  q u ’ils é ta ien t  au p a rav an t ,  avaient 

oublié  les trad i t ions  rom aines  et p e rdu  le souven ir  
de l ’anc ienne  civ ilisation  de la  Dacie Trajane. 
Aussi, la p lu p a r t  des te rm e s  rela tifs  à la  vie poli— 
que fu ren t- i ls  e m p ru n té s  par  les R oum ains  au  vo
cabu la ire  slave. L eu rs  p r inces  e t  le u rs  chefs s 'ap
pe lè ren t  voiévodes (voevozi) et  Icnèzes (kneji), leu rs  
nob les ,  boiars (boieri). Beaucoup  de m o ts  se r a p 
p o r ta n t  à l ’ag r ic u l tu re  ont la  m ê m e  orig ine ,  tand is  
que ceux  qui co ncernen t  la vie pas tora le  so n t  r e s 

tés latins. L’inlluence s lavo-bu lgare  se fit égale
m e n t  sen t ir  su r  le te r ra in  re l ig ieux .  C’est sous  sa 
form e la tine que  les R o u m ain s  ava ien t  d ’abord  

reçu  le ch r is t ian ism e ,  et m ê m e  les invasions b a r 
bares  et l ’exode dans les m o n tag n es  ne  le u r  avaient



pas  fait pe rd re  en t iè rem en t  cette t rad i t ion ,  car  u n  
ce r ta in  n o m b re  de te rm e s  re l ig ieux  on t tou jours  

conservé  une  form e la tine .  Nous pouvons  c i ter  
p a rm i les p lus  u su e ls  D um nezeu , Dieu, (comp„ 

l ’anc. frança is  Dam edieu),  drac, d iab le ,  boteza, 
bap t ise r ,  cruce ,  cro ix , m o rm în t ,  to m b e a u  (lat. 
m o n u m e n tu m ) .  Mais le u r  vie re l ig ieuse  avait dû  
s in g u l iè rem en t  s ’affaiblir  au  m il ibu  de to u te s  ces 
t r ibu la t ions ,  et il n ’es t pas  é to n n an t  q u ’ils a ien t  
reç u  des Bulgares, lo r s q u ’ils se t ro u v è ren t  m ê lés  à 

eux, le r i te  grec et la l i tu rg ie  s lavonne, et en m ê m e  
tem ps, l ’a lphabe t  d it cy r i l l ique ,  qui est res té  en 
u sag e  en  R oum an ie  j u s q u ’en  1860. Il es t  fort p ro 

bable  que l ’in t roduc t ion  du  rite  gréco-slave chez 
les R oum ains ,  n o n o b s ta n t  ce r ta ines  t rad i t ions  qui 

la rap p o r te ra ien t  à l 'époque  du concile de F lorence, 
en  1139, date du  tem ps  où  le tsa r  Boris se conver
ti t au  ch r is t ian ism e .  Nous savons,  en effet, que les 

pays ro u m ain s ,  la Valachie et la Transy lvanie ,  
é ta ien t  alors com pris  dans  l’em p ire  bulgare .

A la fin du ix° siècle u n e  dern iè re  invasion  v ien t  
encore  m odif ier  l ’e th n o g ra p h ie  du bass in  d an u 
bien. Bien q u ’elle n ’ait  touché  q u ’in d ire c te m en t  les 
pays de la  P én insu le  Balkanique,  n ous  ne  pouvons 

la passe r  sous silence à  cause  du rô le  im portan t  
q u ’elle jo u a  dans les  des tinées  u l té r ie u re s  de la 

race  ro u m ain e ,  rô le  qui,  m a lh e u re u s e m e n t  p ou r



tro is  m illions de R o u m ain s ,  n ’es t pas encore  te r 
m in é  a u jo u rd ’hui.  Les Hongrois ou  Magyars, p eu 
ple de race to u ran ien n e  com m e les Turcs, a r r iven t 
en  P annon ie  sous la  condu ite  d ’Ârpad, en  896, et 
so u m e tte n t  les p o p u la t io n s  slaves de cette région. 
Ils p é n è tre n t  aussi en Transy lvanie ,  où  les p r in 

c ipau tés  rom ano-bu lgares  don t n ous  avons to u t  à 

l ’heu re  cons ta té  l’exis tence do iven t reconna î tre  
le u r  suzera ine té ,  n o n  sans u ne  v igou reuse  ré s is 

tance .  Malgré cette conquête ,  la T ransy lvanie  ne fut 
pas  incorporée  à la Hongrie, et garda  to u jo u rs  ses 
voiévodes et un  ce r ta in  degré  d ’au tonom ie .  Même 
après  que la H ongrie  eu t  été occupée p a r  les Turcs 

et t r an s fo rm ée  en  pachaliks ,  la  T ransy lvanie  sub 
sis ta  co m m e p r in c ip au té  au tonom e,  après  avoir, 
toutefois ,  accep té  la suzera ine té  o ttom ane .

L’orig ine des p r inc ipau té s  de Valachie et de 
Moldavie, don t la réu n io n ,  il y a q u a ra n te  ans, a 

cons ti tué  la R oum an ie  actuelle ,  es t assez obscure ,  
et les réc its  des c h ro n iq u e s  na t ionales  su r  ce su 
je t ,  t ie n n en t  a u ta n t  de la  légende que  de l ’h is to ire .  
11 para it  p robab le ,  cependan t,  que  ces deux  états 
fu ren t  fondés, ve rs  la fin du  x m e siècle, par  des 

R oum ains  venan t de la  Transy lvan ie  et de la 

Hongrie o r ientale  q u ’ils au ra ien t  qu it tées ,  n o n  s e u 
le m en t  p o u r  jo u i r  d ’une ex is tence p lu s  large dans



des pays  encore  p eu  peuplés ,  m a is  auss i  p o u r  
éc h ap p e r  aux  p ersécu t ions  d ir igées  par  les Hon
grois conver t is  au  ca tho lic ism e con tre  les ad h é ren ts  
de l ’église orientale . Cette ém ig ra tion ,  ou, su ivan t 

l’exp ress ion  ro u m a in e ,  ce tte descen te ,  (descâle- 
care), s 'opéra  dans d eu x  rég ions  et su ivan t deux  
d irec tions d iffé ren tes ;  d ’une  part,  R adu  Negru, 

voiévode de F agarache ,  dans la  Transy lvanie  m é 
r id iona le ,  se se ra it  avancé vers  le sud  dans la 

pla ine d a n u b ien n e ,  en 1290, et de l’au tre ,  D ra- 

goche, en  1288, pu is  Bogdan en 1318, ven a n t  du 
d is t r ic t  de M arm aroche,  e t m a rc h a n t  vers  l ’est, se
ra ien t  a r r ivés  dans la  vallée de la  Moldova. Le 
p re m ie r  de ces é tab l issem en ts  fut l’o rig ine  de la 

p r in c ip au té  de Valachie, le second , de la  p r in c i
pau té  de Moldavie. R e m a rq u o n s  to u t  de suite  que 
le p re m ie r  de ces nom s né figure pas  dans  la la n 
gue du peup le  ro u m a in  qui appelle  to u jo u rs  la 

V alachie Muntenie ou Tsara Româneasca, pays 
ro u m ain .  Le te rm e  de Vaiaque n ’a  cependan t en 
lu i -m ê m e  r ie n  de d éshonoran t ,  p u is q u ’il veu t 

se u lem en t  d ire  : peup le  de race la tine ,  ou  p lu tô t  
ce lt ique ,  to u t  com m e les m o ts  W allon  et W elche, 
qui ont la  m ê m e  origine.

Les hab i tan ts  que les ém ig ran ts  ren con tra ien t ,  

dé jà  établis,  dans le u r  nouvel le  patrie ,  é ta ien t en 
m ajo r i té  de race slave, ce qui,  avec l ’influence



exercée depuis  p lu s ieu rs  s iècles p a r  les Bulgares 
s lavisés s u r  les R o u m ain s  de la  T ransy lvan ie  et 
des Carpates, c o n tr ib u a  à d o n n e r  aux nouveaux  

éta ts  un  aspec t  a b s o lu m e n t  slave. Le s lavon, qui 
p ro b ab le m en t  était  déjà  la langue  l i tu rg iq u e  des 
R oum ains ,  dev in t  aussi la langue po li t ique  des 
deux  p r in c ip au té s ,  s i tua t ion  qui su b s is ta  j u s q u ’au 

m il ieu  du  x v n e siècle.
A p a r t i r  de la fondation  des p r in c ip au té s ,  l ’h i s 

to ire  de la R o u m an ie  su it  deux  c o u ra n ts  dist incts.  

Mais, m a lg ré  cela, le se n t im e n t  de la co m m u n a u té  
de race ,  oublié  parfois au  m il ieu  des r ivalités  des 

p r inces ,  ne s’é te ign i t  ja m a is  dans  les pays  ro u 
m a in s .  Com me ces. f rè res  ju m e a u x  qui,  dit-on, 

ép rouven t ,  quo ique  é loignés, les m ê m es  sensa
t ions ,  les p r in c ip a u té s - s œ u r s  p ré se n ten t  dans 
tou te  le u r  ex is tence u n  para llé l ism e f rappan t  dont 
la conc lus ion  devait être  et a été, effectivement, 

l ’un io n  en  u n  seul état.

L 'h is to ire  des p r in c ip au té s  ro u m ain es ,  j u s q u ’à 

une époque  to u te  récen te ,  e s t  rem p l ie  de vissici-  
tudes .  P lacées  aux  confins de l’O rient et de l ’Occi
dent,  et, b ien tô t ,  d u  m o n d e  ch ré t ien  et du  m onde 

m u s u lm a n ,  env ironnées  d ’éta ts  a m b it ie u x  b ea u 
coup p lu s  p u issan ts  q u ’e l les -m êm es,  la Moldavie 

et la Valachie d u re n t  d ’abord  com b a tt re  p re sq u e  
c o n s ta m m e n t  p o u r  défend re  le u r  indépendance



con tre  l ’avidité  de la  H ongrie ,  de la P o logne  et de 
la T u rqu ie .  P lus  ta rd ,  q u a n d  les c irconstances  ne  
le u r  p e r m i re n t  p lu s  de lu t te r  p o u r  le u r  com pte ,  
elles d u re n t  sub ir  les co n séquences  des lu t tes  
d ’au tru i .  Foulé aux  p ieds a l te rn a t iv em en t  p a r  les 
R usses  et les Turcs ,  le u r  te rr i to ire  serv it  souven t 
de gage au  v a in q u eu r ,  et parfo is,  q u e lques-uns  de 

ses la m b ea u x  d ev in re n t  la  r a n ç o n  du  vaincu.
Cependant,  au  m il ieu  de tous  ces pér i ls  et de 

tous ces m a lh eu rs ,  la  R oum an ie  ne d isp a ru t  
ja m a is  co m plè tem en t ,  ju s t i f ian t  ainsi le lier adage 
de son peuple ,  Românul nu piere, le R o u m ain  
ne pér i t  pas . Alors que la  G rèce ,  la  B ulgarie ,  
la  Serbie, la  Hongrie m êm e ,  p o u r  u n  m o m e n t ,  se 

voyaien t su b m erg ées  sous le Ilot de l ’invasion  

o t to m an e ,  les p r inc ipau té s  ro u m ain es ,  obligées, il 
e s t  vra i,  de c o u rb e r  la tê te  sous  l ’orage ,  m a in te 

n a ien t  leu r  au tonom ie ,  et tand is  que des p achas  
gouverna ien t  à  Athènes, à Belgrade, à Bude, Buca
r e s t  et Iassi ne  co nna issa ien t  que  des pr inces  
ch ré tiens .

Les p r in c ip au té s  ro u m ain es  d u ren t ,  dès  leu r  

fondation,  lu t te r  con tre  les ro is  de Hongrie qui no 
pouva ien t  a d m e t t re  que les su ccesseu rs  d ’anciens 
vassaux , c o m m e éta ien t  Radu  Negru, Dragoche 
et Bogdan , p u s s e n t  éc h appe r  co m p lè tem e n t  à leur  
su p rém a tie .  Ces lu ttes  ç o n d u is iren t  la Moldavie à



accep te r  pen d an t  que lque  te m p s  la suzeraine té  
de la Pologne.  Mais b ien tô t  l ’invas ion  tu rque  t r io m 
phan te  v in t  d o n n e r  une  nouvel le  d irec tion  aux 

efforts des R o u m ain s .  Malgré les dangers  qui la 
m e n aç a ie n t  to u jo u rs  du côté du  n o rd  et de l ’ouest,  
m a lg ré  les r ivalités qui,  trop  souvent,  m ire n t  aux  
p r ises  les p r in ces  de la  V alachie avec ceux  de la 
Moldavie, m a lg ré  les d issens ions  q u ’une co n s t i tu 

t io n  poli t ique im parfa ite  su sc i ta  f ré q u e m m e n t  à 
l ’in té r ieu r  des  deux  p r inc ipau té s ,  la race ro u 

m a in e  fut l ’âm e de la  ré s is tan c e  con tre  les Turcs.
D’abord ,  nous  voyons l 'u n  des p lu s  i l lustres  so u 

vera ins  de la  Valachie, Mircea, faire  f igurer ses 
tro u p es  dans  les com bats  su p rê m e s  de Kossovo et 

de Nicopolis. L u i-m ê m e  inflige au x  T urcs  qui 
ava ien t envahi son pays une  sanglan te  défaite à 
Rovine, su r  la Ia lo m itsa ,  en  1398 *. P o u r ta n t  
Mircea, p rév o y an t  q u ’il ne  p o u r ra i t  so u te n ir  long
te m p s  une  lutte  inégale ,  c ru t  p ru d e n t  de tra i ter  

avec les co n q u é ran ts  avan t de se tro u v er  à leu r  
m erc i .  Une cap itu la tion  conclue  en 1411 avec le 
su l tan  M ahomet I"1' ga ran tissa it  à  la Valachie la 
po ssess ion  do son  te rr i to i re  s u r  lequel les Turcs  
ne  devaien t  ni s ’é tab li r  d ’une façon p e rm a n en te

i Une autre bataille, égalem ent victorieuse pour les R ou
m ains, s’était livrée en 1304. près d’une localité portant aussi 
le nom  de R ovine , m ais située près de Craiova.



ni élever de m osquées ,  le d roit  d ’élire ses p r inces  
et de se g o u verne r  p a r  ses p ro p re s  lois, cniin, le 
d ro it  de faire la g u e r re  et de conclure  des traités 

avec les é ta ts  voisins. En échange de la  p ro tec tion  
que  le S u ltan  p ro m e t ta i t  à la  Valachie, celle-ci 
devait  lui paye r  an n u e l le m e n t  u ne  ce r ta ine  som m e 
d 'a rgen t,  qualif iée de ;présent (pechkèche),  e t n o n  
do tribut.

P en d an t  les deux d e rn ie rs  tiers  du  xvü siècle, ce 
son t  q uatre  h é ro s  ro u m a in s  qui condu isen t la 

lu tte  contre  l ’Is lam  : en Valachie, le te rr ib le  Vlad 
Tsepèche, Vlad l ’E m paleur ,  don t le  su rn o m , 

par fa i tem en t  justif ié ,  rappelle  la  c ru a u té  par  

laquelle , p re sq u e  a u tan t  que par  sa b ravou re ,  il 
te rr if ia i t  ses e n n e m is ;  le T ransy lva in  J e a n  de 

Huniade, don t nous  avons déjà parlé , et son  iils, 
Mathias Corvin, devenu  ro i de H ongrie ;  enfin, le 
prince de Moldavie, Ë t ienne  le Grand, S tefan-cel-  
Mare, la p lus  g lorieuse  figure de l ’h is to ire  r o u 

m a ine  à côté de colle de Michel le Brave. Malheu
reu se m en t ,  l ’un io n  ne rég n a  ja m a is  en tre  ces fils 
d ’une  m ôm e race  et les g u e r re s  en tre  Vlad et Je an  
de H uniade ,  entre  Vlad et Ë tienne et en tre  ce d e r 

n ie r  et Mathias f irent cou le r  u n  sang  p réc ieux ,  
qu i eû t  été beaucoup  p lu s  u t i lem e n t  dépensé  

con tre  l’en n e m i c o m m u n ,  le Turc.

Ëtienne avait lu t té  v ic to r ieusem en t  con tre  tous



les ennem is  de son  pays ,  les Hongrois,  les P o lo 

na is  et les Turcs .  Il avait  b a t tu  ces de rn ie rs  à 
I tacova (1474), e t bien  que va incu  lu i-m êm e,  à la 
sang lan te  bataille de R âsboien î  (1476), il avait pu  
la isse r ,  à sa  m o r t ,  la  Moldavie lib re  de tou te  d om i
n a t ion  é trangère .  Mais il sen ta i t  que la  résis tance,  
to u c h a i t  à son te rm e ;  l’insuccès  des n o m b re u se s  

négoc ia tions  q u ’il avait co n d u i te s  avec différents 
é ta ts  ch ré tiens ,  lu i  avait m o n t ré  q u ’il ne  pouva i t  
pas  co m p te r  su r  l ’appu i de l’Europe .  Aussi, arr ivé 
à ses de rn ie rs  m o m e n ts ,  conseil la - t- i l  à  son lils, 

Rogdan, de s ’en tend re  avec les T urcs ,  les p lus  
pu issan ts  et les p lus  sages p a rm i  les en n e m is  de 
la Moldavie, en  fa isan t en sorte ,  cependan t,  de ne  

r ien  sacrifier de l ’indépendance  et des d ro its  de la 
patrie.  Bogdan su iv i t  le conseil  de son p ère  et, en 

1511, il conclut-avec le Sultan  Sélim  une  ca p i tu la 
tion rédigée à p eu  p rès  dans les m ê m e s  te rm es  

que celle signée u n  siècle au p a ra v a n t  p a r  la Vala- 

chie.
Telle est l ’orig ine de la suzera ine té  tu rq u e  su r  

les p r in c ip au té s  ro u m ain es ,  suzera ine té  qui a 
subsis té  j u s q u ’en  1878, m ais  ne  s ’es t  j a m a i s  t r a n s 

fo rm ée un d o m ina t ion  effective et com plète .  

Q uoique les o r ig inaux  des cap i tu la tions  n ’a ien t 
pas  été conservés,  l ’exis tence de ces tra i té s  ne 
fait au c u n  doute ,  e t  p lu s ieu rs  de leu rs  s t ip u la 



t ions ont to u jo u rs  été exac tem en t  observées  p a r  les 
les T urcs ,  n o ta m m e n t  celles qui co n c ern e  l ’in te r 

d ic tion  aux  m u s u lm a n s  de s ’é tab ir  dans les pays 
ro u m a in s  et d ’y é lever  des  m o sq u é es ,  e t  celle qui 
g a ran t i t  aux  p r inc ipau té s  l’usage de le u rs  p ro p re s  
lois. C’es t donc  b ien  à to r t  que,  dans n o tr e  s iècle, 

la T urquie  a affecté de t ra i te r  la V alach ie  et la 
Moldavie de s im ples  'provinces privilégiées, e t  que 

la d ip lom atie  eu ropéenne  a laissé f igurer  dans  des 
docum en ts  in te rn a t io n a u x ,  l ’express ion  de ces 

p ré ten tions .

J u s q u ’à la fin du  xvic siècle, l ’h is to ire  des p r in 
c ipau té s  ro m a in es  p ré se n te  encore  quelques  épi

sodes g lor ieux ,  m a is ,  à la faveur  des tro u b le s  que 

susc iten t ,  p re sq u e  sous chaque  règne ,  les c o m p é 
tit ions au  trône ,  les Turcs, appelés  souven t p a r  

les p ré te n d an ts  eux -m êm es ,  in te rv iennen t  de p lus  

en  p lus  d irec tem en t  dans les affaires des deux 

états .  Les trônes p r inc ie rs  son t  m is  à l’en c h è re ;  
la P orte  les ad juge à celui qui offre les p lu s  beaux  

p ré se n ts  ou p ro m e t  le t r ib u t  le p lu s  élevé. Parfois ,  
le prince ainsi n o m m é  es t u n  é t ra n g e r  qui ne  
songe q u ’à r e n t r e r  d ’ab o rd  dans ses déboursés ,  

pu is  à s ’en r ic h er  le p lus  vile possib le ,  sachan t 
b ien  que la des ti tu t ion  ne  se fera pas  long tem ps 
a t tendre ,  le t r é so r  du  su ltan  ay a n t  beso in  des p r é 



sen ts  d ’u n  nouveau  p ré tendan t .  On se ligure a isé

m e n t  à quelles  exactions, à quel app a u v r is se m en t  
sys tém a tique  du  pays  deva it  condu ire  u n  pareil 

sys tèm e .
O utre les redevances  en  argent,  les p r inc ipau tés  

devaien t a c q u i t te r  u n  t r ib u t  b ien  p lus  odieux, 

celui des enfants  livrés chaque  année  à la Turquie  
p o u r  le r e c ru te m e n t  du corps des ja n is sa i re s ,  et 

des tinés  à devenir  les p ires  ennem is  de leu r  patrie  

et de le u r  foi.
Telle était la s itua tion  m isé rab le ,  p re sq u e  d é s e s 

pérée ,  où  se t ro u v a ien t  les p r in c ip au té s ,  lo rsque  

su rg it  celui qui devait ra je u n ir ,  en la su rp a s s a n t ,  
la g loire de tous les h é ro s  ro u m a in s  et r é a l i s e r  

po u r  u n  m o m e n t  cette g rande  œ uvre  : l’un io n  de 

tou tes  les te rres  ro u m ain es .

Fils d ’un  anc ien  prince  de Valachie, Michel é ta i t  
arr ivé, grâce à la p ro tec tion  d ’un oncle r ic h e  

et pu issan t ,  en  d e rn ie r  l ieu « K apoukeha ia  », 
c ’est-à-dire  rep ré se n tan t  de la p r in c ip au té  au p rè s  

de la Porte ,  à la  dignité  de Ban de Craiova, pu is  à 
ce llc .de prince ,  don t le su l tan  Mourad III lui r e m i t  

lu i -m ê m e  les insignes.

Le je u n e  p r ince  ne se c ru t  pas , p o u r  cela, obligé 
enve rs  le Sultan, et son p re m ie r  so in  fu t de chas
ser de la Valachie les T urcs  qui l ’avaient envahie 
p endan t  les règnes  p récédents .  Ayant au préa lab le



conc lu  des alliances avec le Pape, l ’e m p e re u r  

d ’A llemagne, le prince  de T ransylvanie,  Sig ismond 
Balori, el Aron, prince  do Moldavie, il lit luor le 
m ê m e  jo u r  tous les T urcs  qui se t rouva ien t  à 
Bucarest,  puis ,  se m e t ta n t  à la tê te  de son  arm ée, 

il s ’em p ara  des places q u ’occupa ien t  les t roupes  

o t tom anes  en  Valachie, pas sa  le D anube, p r i t  Silis- 
tr ie et  batti t  l’a rm ée  tu rq u e  el ta tare  envoyée contre  
lui. Ceci se passa it  en  1594. L ’année suivante , une 

n o m b re u se  arm ée ,  co m m an d ée  p a r  le grand-vizir  
S inan -P acha ,  p é n é tr a  en  Valachie, m a is  Michel, 
qui ne d isposait  p o u r ta n t  que  de forces très infé

r ieures ,  l’a t tend i t  dans  une  posit ion  favorable, à 
Calugareni,  entre  Giurgevo et Bucarest,  et la défit 
com plè tem en t .  P en d an t  p lu s ieu rs  années ,  Michel 

co n t in u a  sa lu tte  con tre  les Turcs ,  et à diverses 
rep r ise s  po r ta  la guerre  su r  leu r  te rr i to ire .  En 

1599, to u rn a n t  ses a rm e s  d ’u n  au tre  côté, il s ’e m 
p a ra i t  de la T ransylvanie,  et, l’année suivante , de 
la Moldavie, dont le p rince  s ’était  allié aux  Turcs  
p o u r  le r e n v e rse r  lu i-m êm e. P o u r  la  p rem ière  fois, 

et  p o u r  la  de rn iè re  aussi,  j u s q u ’à p ré se n t  du 
m oins ,  les cou ronnes  des tro is  pays ro u m ain s ,  
Valachie, Moldavie et Transy lvanie ,  se trouva ien t  

réu n ie s  s u r  la m ê m e  tête,
Mais les succès de Michel ava ien t am ené  la 

coalit ion  de ses adversaires .  Vaincu par  les forces



ré u n ie s  des Polonais  el des Turcs ,  il fut obligé de 
s ’en fu ir ,  et de ch e rch e r  asile et secours  aup rès  de 

l’e m p e re u r  R odolphe,  qui lui rem it  le gouverne
m e n t  de la  T ransylvanie et lu i p ro cu ra  les 
m o y e n s  de r e n t r e r  en  possess ion  de ses au tres  
états .  Il vena it  de r e m p o r te r  une v ictoire su r  l ’an 
cien prince  de T ransylvanie,  S ig ism ond Batori, el 

pouvai t  e sp é re r  u n  re to u r  de la  fo rtune ,  lo r s q u ’il 
fu t  a s sass iné  su r  l ’o rd re  du  généra l  im péria l  Rast.a, 

qui l’accom pagna it ,  et qui était  ja loux  de n ’avoir 
pas  été choisi lu i-m êm e com m e g o u v e rn e u r  de la 

Transy lvanie .

Le nom  g lo r ieux  de Michel le Brave, Mihaiu 
Viteazul, es t  re s té  dans la  m é m o ire  du  peuple 

c o m m e le sym bole  de l ’u n i té  ro u m ain e .  Sa sta tue , 
qui s ’élève au  cen tre  de Bucarest,  devan t le palais 

de l’Université, es t  co m m e un  lieu de pèlerinage 
nat ional où se ren d e n t  les patrio tes  lo r sq u ’ils veu 

len t rap p e le r  que ce tte  u n i té  n ’est pas  com plète  

et q u ’il res te  encore  des R oum ains  en dehors  des 
fron tiè res  du royaum e.

Après la m o r t  de Michel le Brave on p eu t  encore 
c i te r  que lques  règnes  g lorieux  et profitables au 

pays ,  n o ta m m e n t  ceux  de Serban, le suc ce sseu r  
de Michel, e t  de Mathieu Bassarab,  en Valachie, et 

celui de Basile le Loup, Yasile ' L upu l,  en Mol
davie, A ces deux  dern ie rs  p r inces  rev ien t  l ’h o n 



n e u r  d ’avoir  ré in tég ré  la  langue ro u m a in e  en sa 
qual i té  de langue po lit ique et relig ieuse , à la place 
du  s lavon.

Mais b ien tô t  la s ituation  des p r inc ipau té s  devient 

p ire  q u 'au p a ra v an t ,  et, à p a r t i r  îles p rem iè re s  
années  du xvm° siècle, la P orte  n o m m e  et révoque 
les p rinces com m e de s im ples  fonctionnaires ,  sans 
l 'appa rence  m ê m e  d ’u n e  consu lta t ion  du  pays. Ces 
p rinces fu re n t  d éso rm a is  choisis  exc lus ivem ent 

p a rm i les Grecs de C onstantinople ,  appelé Fana- 

r iotes.
Mais p o u r  ex p l iq u e r  ce choix, il es t nécessa ire  

de reven ir  u n  peu  en  arr iè re ,  et de voir  ce qui 
s’é ta it  pa s sé  dans les pays  soum is  d irec tem en t  à 

la  dom ination  o ttom ane.



LA DOMINATION MORALE DE l 'HELLÉNISME

L’invasion  tu rq u e  ne  s 'é ta i t  pas p rodu ite  dans 

les m ê m e s  condit ions  que  celles des  au tre s  peup les  
qui se je tè re n t  su r  l ’Europe à p a r t i r  du  c o m m e n 
c e m e n t  de l ’ère ch ré t ienne .  Ces dern ie rs ,  com plè
te m e n t  ba rb a re s ,  encore  pa ïens ,  ava ien t bientôt 
adopté  la re ligion et.les m œ u rs  des na t ions  conqu i
ses et s ’é ta ien t  fondus avec elles, d o n n a n t  ainsi 

na issance  à de nouvel les  na t ional i té s .  En Turquie ,  

au  co n t ra i re ,  nous  voyons u n  peuple conquéran t,  
déjà  p o u rv u  d ’u n  cer ta in  degré de civilisation qu 'il 
doit  au con tac t  des P ersans  et des Arabes, et pos
sédé par  une croyance  qui lui in te rd i t  toute alliance 

avec les h o m m e s  d ’une  au t re  foi. L’Is lam ism e éta
blit  en t re  le T u rc  et l ’E u ropéen  u n e  b ar r iè re  in f ran 
ch issab le ,  ou  p lu tô t ,  une  b ar r iè re  qui ne p eu t  être 
franch ie  que p a r  la conversion .  Le ch ré t ien  ne p eu t  
ê tre  q u ’un ennem i,  ou  u n  su je t ,  auque l on laisse



p a r  pitié le droit  de vivre s'il  consen t à payer  le 
t r ib u t  aux  vrais c royants .  Comme au x  p rem ie rs  

jo u r s  de l ’invasion, il y a, m a in te n a n t  encore,  dans 
la pén in su le  ba lkan ique ,  des v a in q u eu rs  et des 
va incus ,  des m a îtres  et des su je ts ,  en dépit  des 
hatt-y -chér if  et des ba t -y -b u m a io u n  qui, p lu s ieu rs  
fois au  cou rs  de no tre  siècle, ont p roc lam é l ’éga

lité de tous  les su je ts  o t to m an s  devan t la  loi. La 
loi, p o u r  tout m a h o m é ta n ,  é tan t  e s sen tie l lem en t la 
loi sacrée ,  le Coran et ses co m m en ta ires ,  qui r è 
g len t  aussi bien la vie po lit ique et sociale que la 

vie relig ieuse , cette égalité est im possib le  ta n t  que 
la  T u rqu ie  res te  u n  état m u su lm a n .

Ceux des  ind igènes  qu i ont em b ra ssé  l ’I s la 
m ism e ,  Albanais,  Bosniaques,  Bulgares du Ttodope 
ou Grecs de Crète, son t  en trés ,  p a r  le fait m ê m e ,  
dans les rangs  dos va inqueu rs .  B eaucoup l ’ont fait 
de bon  gré, p a r  in té rê t ,  q u e lq u es -u n s  aussi par  
force, n o ta m m e n t  ces n o m b re u x  enfan ts  que le r e 

c ru te m e n t  des ja n is sa i re s  enlevait  chaque année 
aux  familles ch ré t iennes  et qui é ta ien t  élevés 
dans la religion m a h o m étan e .

Cet é lém en t n o u veau ,  quoique p e u n o m b re u x ,  p r i t  
r a p id e m e n t  une  pla.ee im p o r ta n te  dans la  société 
tu r q u e ,  et, à to u te s  les époques  de l ’h is to ire  o tto
m a n e ,  on rencon tre  des géné raux ,  des m in is tres ,  
des g ran d s-v iz irs  m êm e ,  a lbanais ,  slaves, ou grecs.



Il fau t  rec o n n a î tre ,  cependan t,  que, une  fois la 
conquê te  te rm inée ,  les T urcs  ne  ch e rch èren t  p lus ,  
en  général,  à  im p o se r  leu r  foi aux  va incus .  Ils leu r  

la issè ren t,  en  ou tre ,  u ne  assèz grande  liberté p o u r  
l ’a d m in is t ra t io n  de le u rs  p ro p re s  affaires. Cette 
to lé rance ,  d u  reste ,  était  le résu lta t ,  m oins  d ’un  

se n t im e n t  géné reux ,  que du  dédain  professé  p a r  

les liers O ttom ans  p o u r  les popu la tions  conquises  
qui étaient,  à leu rs  yeux , m oins  des su je ts  que des 

esclaves, m o ins  un  p eu p le  q u ’u n  t ro upeau ,  car  tel 
es t  le sens p r im i t i f  du m o t  « r ’aia », qui a servi 

offic ie llement j u s q u ’à ces de rn ie rs  tem ps ,  et qui 
se r t  encore ,  dans la p ra t iq u e ,  pour  dés igner  les 
su je ts  ch ré t iens  de la Porte .  Du m o m e n t  q u ’ils 
p ay a ie n t  les im pô ts ,  exécu ta ien t  les corvées  el 

cou rba ien t  la  tê te  sous le jo u g ,  p eu  im p o r ta i t  le 

reste .  Ils pouvaien t ,  à le u r  guise , p r ie r ,  s ’in s t ru ire  
et rég le r  leu rs  différends. D’ailleurs ,  la  loi m u s u l 

m a n e  ne leu r  é ta it  le p lus  so u v en t  pas  applicable , 
et  il fallait b ien  le u r  la isse r  leu rs  p ro p re s  co u tu m es  
et le u rs  p ro p re s  juges .

Les T urcs  ava ien t ,  au s s i tô t  ap rès  l ’invasion, 

é tabli  u n e  sor te  de rég im e féodal. En v er tu  du d ro it  
de conquê te ,  tou te s  les te rres  é ta ien t  censées  de

v enues  la p rop r ié té  du  Sultan, et on  en  avait d is
t r ib u é  une  grande par t ie  sous  fo rm e de fiefs m i l i 

ta ires ,  appelés, su iv an t  le u r  im p o r ta n ce ,  ziàmet ou



tim ar, et don t les p o ssesseu rs  é ta ien t  as tre in ts  à 

fo u rn ir  un  n o m b re  d ’h o m m e s  a rm é s  variable se lon 
le revenu  du fief. Ces petits  se igneu rs  turcs,  ces 

« beys », auxque ls  se jo in d ro n t ,  dans leu rs  p ro 

vinces, les nobles  serbes  ou a lbana is  passés  à 
l ’Is lam , se ron t  un  te rr ib le  fléau p o u r  les h ab i tan ts  
q u ’ils ré d u iro n t  à la cond it ion  de serfs, en m ê m e  
te m p s  q u ’une source  de dangers  p o u r  le g o u v e r 
n em en t ,  con tre  le squels  ils se rév o l te ro n t  à p lu 

s ie u rs  rep r ise s  p o u r  s 'opposer  aux  ré fo rm es  qui 
au ra ien t  pu  leu r  ê tre  p ré jud ic iab les .

Mais il ne suffisait pas  d ’exp lo ite r  les ch ré t iens ,  

il fallait auss i  p o u rv o ir  à le u r  a d m in is t ra t io n  dans 
tou te s  les c irconstances  où  la ju r id ic t io n  m u s u l 
m a n e  les la issa it  de cô té .  Or, parm i les inst itu tions 
de l 'E m pire  d ’Orient, une  seu le  avait su rvécu  à 
tous  les d é sa s t re s ;  la h ié ra rc h ie  re l ig ieuse  était 
res tée  d ebou t  après  l ’effondrem ent des au t re s  a u 
torités .  L ’E m pire  tu rc  possédait  lu i-m ê m e  u n  ca
rac tè re  théocra tique ,  les choses de la po li t ique et 
de la re lig ion  y é tan t  in t im em en t  m ê lée s ;  il devait  

donc se m b le r  n a tu re l  d ’ap p l iq u e r  au x  ch ré t iens  un  
sy s tèm e  d ’ad m in is t ra t io n  conform e aux  p r inc ipes  
fondam en taux  du g o u v e rn e m en t  tu rc ,  et de leu r  
d onner  p o u r  chefs le u rs  d ign ita ires  relig ieux,  ayan t 
à le u r  tête le P a tr ia rche  de Constantinople. Dès 

son en trée  dans la capita le  de. l’Orient, M ahom et le



Conquéran t,  t ro u v a n t  le siège patr iarca l  vacant,  
o rd o n n a  d ’élire u n  nouveau  pa t r ia rch e ,  ot p rocéda 
lu i -m ê m e  à son  in tron isa tion  avec le cé rém onia l 
u s i té  du  te m p s  des em p e re u rs  grecs.

Le P a tr ia rc h e  dev in t  donc le chef  officiel des ch ré
tiens o r th o d o x e s  de l ’em pire ,  c’es t-à -d ire  de p re s 

que tous les ch ré tiens  de la T u rqu ie  d ’E u ro p e ;  les 
évêques dans  leu rs  d iocèses, les p rê tre s  dans leu rs  
paro isses ,  r e ç u re n t  la m ê m e  m ission ,  lis dev in ren t 

les rep résen tan ts  de le u rs  core lig ionna ires  auprès  
des  au to r i té s  o ttom anes  et fu re n t  investis  du  droit 
de lever des  taxes p o u r  l ’en t re t ien  du  clergé,  des 
églises et des  écoles. Les t r ib u n a u x  ecclés ias t iques  
e u r e n t  à ju g e r  les p rocès rela tifs  au  d ro it  m a t r i 
m onia l  et aux  successions.

Cette o rgan isa tion  sem ble ,  au  p re m ie r  abord, 
t r è s  favorable aux  ch ré tiens  auxque ls  elle donnai t  

des chefs p r is  dans le u r  sein et cho is is  p a rm i  les 

h o m m e s  qui p a ra issa ien t  les p lus p ro p re s  à  dé

fendre le u rs  in té rê ts .  En réalité ,  il en  fut au t re 
m ent.  Au lieu d 'une  race dom inan te  dans la T u r
quie  d ’E urope ,  il y en eu t  deux  : les Turcs et les 

Grecs. Ce sont ces d e rn ie rs ,  m ai très  du  P a tr ia rca t  
et  de la p lus  g rande  parlie  de T'épiscopat, qui se 

trouvèren t ,  en délinitive, investis  de l’au to ri té  su r  

tous  les o rthodoxes.  Les Turcs ,  on p eu t  se le figu
rer ,  n ’é ta ien t  pas t rè s  forts en  e th n o g ra p h ie  ; ils



ne d is t ingua ien t  les races que par  les cultes ,  et 
p o u r  eux ,  tous  les ch ré tiens  é ta ien t des Grecs, 
c o m m e  ceux  q u ’ils voyaient a u to u r  d ’eux  à Cons
tan t inop le .  Toutes les races de la T urqu ie  e u ro 
p é e n n e  fu ren t  donc confondues  dans la « na t ion  
g recq u e  ». Iloiim m ille ti, su ivan t l’express ion  

tu r q u e ,  ca r  p o u r  les c o n q u é ran ts  co m m e p o u r  les 

v a in cu s ,  l ’E m pire  d ’Orient é ta it  to u jo u rs  l ’Em pire  
r o m a in ,  de sorte que la p én in su le  ba lkan ique  de

vin t,  p o u r  les Turcs ,  le pays des Rom ains, Roum- 
ili.

Les Grecs, encore  r iches  et p u issan ts ,  m a lg ré  les 
m a lh e u r s  de le u r  pa tr ie ,  s u re n t  explo ite r  hab i le 
m e n t  ce tte s i tua tion ,  et, dès le le n d em a in  de la 

p rise  de Constantinople, ils c o m m e n c è re n t  à t r a 
va i l le r  au  t r io m p h e  fu tu r  de l’Hellénism e.

L eu r  h a u t  degré  de cu l tu re ,  l e u r  habileté  dans 

les affaires po lit iques et l inancières, leu r  conna is 
sance des choses de l’E u ro p e ,  renda ien t  leu r  
co n cours  ind ispensab le  aux  Turcs  p o u r  l’o rg an isa 
t ion  de le u r  nouvel em pire  m i-asia t ique,  m i-e u ro 
péen. En ce qui concerne  p a r t icu l iè rem e n t  les 
re la t ions  ex tér ieu res ,  l ’ignorance des langues  occi
den tales  obligeait les T urcs  à avoir  reco u rs  aux 

services  des d ro g m an s  ou  in te rp rè tes  grecs. De 
s im ples  em ployés ,  à l ’origine, ceux-ci s ’é levè ren t  
peu  à p eu  a u n e  hau te  s i tua tion  ; le g rand -d rogm an



du  Divan devint un  véritab le  m in is tre  des affaires 
é t rangères .  Telle fut l ’orig ine de la  fo rtune  poli
tique des Fanar io tes ,  ainsi n o m m é s  du  q u ar t ie r  du 
F anar ,  dans lequel ils hab i ta ien t ,  à Constantinople. 
On y  com pta i t  u n  g rand  n o m b re  de fam illes  r iches, 

fo rm a n t  une sorte  d ’aris tocra tie  com m erc ia le  et 
financière, qui avait  réu ss i  à se co n s t i tu e r  u n  
m onopole  de ce r ta ines  fonctions et n o ta m m e n t  de 
celle de d ro g m a n .  Grâce à l ’inf luence q u ’elles 

exerça ien t  à  la P orte ,  e t à le u r  fo rtune ,  qui leu r  
p e rm e tta i t  d ’ap p u y e r  le u rs  dem andes  p a r  de r iches  

cadeaux  aux  vizirs et au x  su ltans ,  les F anar io tes  

se firent ad juger ,  on p e u t  em p loyer  ce te rm e, car  
il s ’ag issai t  de vér i tab les  m a rc h és ,  les t rônes  des 
p r inc ipau té s  ro u m ain es ,  e t les o ccupèren t  pendan t 
to u t  u n  siècle, de 1711 et 1716 à 1822.

A l ’in té r ie u r  de l ’em p ire ,  c ’est p r inc ipa lem en t 
su r  le te r ra in  re l ig ieux  que se dép loya  l’activ ité  
des Grecs. Maîtres incontes tés  du  P a tr ia rc h a t  œ cu 
m é n iq u e ,  ils s ’a t tac h è ren t  à d é t ru i re  tou te  trace 
d 'au tonom ie  re l ig ieuse  chez les au t re s  na tionalités  
e t  à  h e l lén ise r  co m p lè tem e n t  le c le rgé  o r thodoxe.

Le pa t r ia rcha t  bu lga re  de Tirnovo avait  cessé  
d ’ex is te r  en  1393, p a r  su ite  de la  p r ise  de cette 
ville et  de l’exil du  d e rn ie r  pa tr ia rche .  Deux églises 

au tocéphale s  su b s is ta ien t  encore ,  le p a t r ia rch a t  ou 
archevêché  d ’O khrida  et le P a t r ia rc h a t  serbe



d ’Ipek. La p rem iè re  éta i t  hel lén isée  depuis le xvu 
siècle, la seconde le fu t  ap rès  la fuite du  pa t r ia rche  
p en d a n t  la guerre  au s tro - tu rque  de 1737. Mais cela 

ne  suffisait pas  au p a t r ia rch e  de Constantinople 
qui r éu ss i t  à ob ten ir  du  su l tan  la  supp ress ion  

com plète  de ces deux  siège.s, en  1766 et 1767.
Le sys tèm e  de co r rup t ion  et de vénalité  qui avait 

fini p a r  s ’app l iquer  à tou te s  les fonctions, facilita 
beaucoup  la m ise  à exécu t ion  du  p lan  des Fana- 

r io tes .  Les évécliés é tan t  donnés  au  p lus  offrant, 

les  pu issan te s  re sso u rce s  financières dont d ispo 
sa ien t  les Grecs leu r  p e rm e tta ien t  d ’év incer  tous  

les au t re s  c o n c u r re n ts .  Aussi, p re sq u e  tous  les 
sièges ép iscopaux  fin irent- ils  p a r  se t ro u v e r  en 
p ossess ion  d ’évôques de nat ional i té  hellène .  /Vu 
xviii" siècle, u n  p ré la t  slave est une  ra re té  don t on 

ne  cite que que lques  ex em p les .
Les évêques grecs, n a tu re l lem en t ,  in t rodu isa ien t  

dans le u rs  diocèses la  l i turgie  g recque et b an n is 
sa ien t de l’église les p r iè res  et les chan ts  en langue 
s lavonne. Q uelques-uns,  n o ta m m e n t  en Macédoine, 

p o u ssa ien t  le fana tism e ju s q u ’à faire b rû le r  ou 
en fou ir  les l iv res  s laves .  J e  ne  parle  pas  des ex a c 
t ions auxque lles  les évêques étaienl p o r tés  à se 
l iv re r  p o u r  ré c u p é re r  les so m m e s  q u ’ils ava ient 
dû  d ép e n se r  à  C onstantinople avan t d ’ob ten ir  leu r  
n o m in a t io n ;  ceci es t la conséquence  du sys tèm e



tu rc  p lu tô t  que la  faute des Grecs eu x -m ê m es .  
Mais ces d e rn ie rs  n ’en p o r tè ren t  pas m o ins  la 
peine, ca r  ce fu t u n e  des p rincipales  causes de 
l ’aversion  des popu la tions  slaves p o u r  le clergé 

fanariote.
Une conséq u e n ce  directe de la d o m ina t ion  re l i 

gieuse g recque ,  fu t  la p réd o m in an ce  exclusive, 
dans  la  pén in su le ,  de l’e n s e ig n e m en t  hellénique.

Le g o u v e rn e m e n t  tu rc  n ’en tre tena i t  alors que 

des écoles m u su lm a n e s ,  e t il en  a été ainsi ju sq u e  
vers  le m i l ie u  de no tre  siècle. Q uant aux c h ré 
t ie n s ,  ils p o u v a ien t ,  m o y e n n a n t  au torisa tion ,  
o u v r ir  à le u rs  frais des écoles p lacées  sous  la 
d irec tion  et le contrô le  des au to r i té s  ecclésias

t iques .  Le clergé é tan t  grec , les écoles é ta ien t 
n a tu re l le m e n t  g rec q u es  aussi.  Les pays se rbes,  

t rop  é lo ignés de Constantinople, échappè ren t à 
peu  p rès  à cette he l lén isa tion  in te llectuelle ,  m a is ,  
dans  le res te  de la P én insu le ,  tou te  cu l tu re  au tre  
que la  cu l tu re  g recque  d isparu t  com plè tem en t.  La 

l i t té ra tu re  bu lga re ,  si florissante à l’époque  de 
l’indépendance ,  su b i t  une  éclipse com plète .  Le 
g rec  é tan t  seul ense igné  dans les écoles, les 'gens 
qui possédaien t quelque  ins truc tion  l isa ien t et 
écr ivaien t  le grec m a is  non  leu r  langue m a te r 

nelle.  L ’a lphabe t  slave était oublié , à ce point 

que ,  dans la p rem ière  m oit ié  de ce siècle, ap rès



le c o m m e n c e m e n t  de la rena issance  bulgare ,  on 
voyait  d e s  Bulgares écrivant leu r  langue en ca rac

tè re s  grecs. J ’en  connais  qui ne c o r re sp o n d e n t  
avec le u rs  pa ren ts ,  Bulgares cependan t,  m a is  déjà 
âgés, q u ’en grec.

L’élévation  des Fanar io tes  aux  trônes  des p r in 
c ipau té s  ro u m a in e s  fut p ou r  l ’h e l lén ism e  u n e  p ré 
c ieu se  co nquê te .  Depuis assez long tem ps  déjà, 

l ’é lém e n t  grec, co m m erça n ts ,  p ro fe sseu rs ,  m oines ,  
était  n o m b re u x  dans  les p r inc ipau tés ,  m ais  la 
d o m in a t io n  fanariote en lit la citadelle de l 'h e l lé 

n ism e .  Les p a re n ts  et  l ’en tou rage  des p r inces  se 
m ê la n t  à la nob le sse  indigène, y in tro d u is i re n t  la 
langue et les usages  de Constan tinop le ;  les églises, 

d ’au t re  pa r t ,  so u m ises  à l ’au to r i té  du  pa t r ia rche  
et adm in is t rées  p a r  des évêques grecs  n ’é ta ien t 
p a s  m o in s  hellénisées  que la société polit ique.  Peu  

s ’en fa llu t que l ’esp r i t  ro u m ain ,  à peine  ém ancipé 
du s lav ism e ,  ne su c co m b â t  co m p lè tem e n t  sous 
cette  nouvelle  invasion.

Q ue lque  pénible q u ’ait été la su p rém a tie  
g recque  p o u r  les Slaves de la  pén in su le ,  e t  plus 
encore  p o u r  les R oum ains ,  chez le squels  la  d om i
n a t ion  m ora le  de l ’h e l lén ism e  fut com plé tée  p a r  

la d o m ina t ion  m a tér ie l le  des Fanar io tes ,  il faut 

reconna î t re  q u ’elle  eut,  com m e p resq u e  toute



chose en  ce m onde ,  son  côté utile .  La civilisation  
grecque é ta i t  seu le  assez développée au  m o m e n t  
de l ’a r r ivée  des T urcs  p o u r  su rv iv re  au  m il ieu  de 
tou tes  les c a ta s tro p h es  qui fu ren t  la conséquence  

de cette invasion. Si la p réd o m in an ce  exclusive de 
l 'en se ig n e m en t  grec eu t p o u r  r é su l ta t  d ’a r rê te r  
m o m e n ta n é m e n t  le d éve loppem en t  na t iona l  des 
au t re s  races ,  ce fu t u n  préc ieux  véhicu le  p o u r  la 
diffusion des conna issances  générales .  C’est dans 
le s  écoles g recques  que se fo rm è ren t  les apôtres  
de la rena issance  bu lgare .  Enfin, si l’im p o p u la r i té  

des  p ré la ts  g recs  fu t parfois  la cause  de conver
sions à  l ’I s lam ism e ,  il n ’es t pas  d ou teux  que 
l’un io n  de tous les ch ré t iens  sous une  d irec tion  
u n iq u e  n ’ait, en so m m e,  a u g m en té  le u r  force de 

ré s is tan ce  et facilité, p lu s  ta rd ,  l’ex tens ion  du 

m ou v e m en t  d ’indépendance .



LA DÉCADENCE DE L ’EMPÏRE OTTOMAN

Au m il ieu  du xvic siècle, la p u issance  de l ’E m 

p ire  o t to m an  a a t te in t  son apogée. La bataille de 
Mohacs, en  1526, lui avait livré la Hongrie, et, trois 

ans  ap rès ,  les troupes  tu rq u e s  vena ien t  u n e  pre-  

m iè re  fois m e ttre  le siège devan t Vienne. Mais le 

siècle su ivan t voit co m m e n c e r  la  pér iode  des r e 
v e rs ;  l ’échec du  second siège de Vienne, en  1683, 

es t l’o rig ine  d ’u n  m o u v e m e n t  de recu l  qui,  en peu  

de tem p s ,  ram è n e  à la  Save, et  m ô m e  p o u r  u n  in s 
ta n t  au  delà, les l im ites  des possess ions  tu rq u e s  
et au t r ich iennes .  Au xvm° siècle et pen d an t  les 

p re m iè re s  années  du  xix°, de n o m b re u se s  g u erres  
m e t te n t  aux  p r ises  la T urqu ie  avec ses deux  p u is 

san ts  vois ins ,  l 'Autriche, m a in te n a n t  m aîtresse  de 
la Hongrie et de la  T ransy lvan ie ,  et la  Russie . Au 

cours  de ces guer res ,  les a rm é e s  ch ré tiennes  p én è 

t re n t  p lus ieu rs  fois à l’in té r ieu r  de la P én insu le



b a lk an iq u e  et en t re n t  en con tac t  avec les popu la 
tions in d ig è n e s  auxque l le s  elles donnen t l 'espoir  
d ’une  p r o m p te  délivrance. Mais b ien  des années  
deva ien t  enco re  s ’écou le r  avan t que cette espé
ran c e  r e ç û t  u n  c o m m e n c e m e n t  de réalisa tion .  En 
a t ten d a n t ,  le so r t  des su je ts  ch ré tiens  de l ’Empire 

tu rc  devenai t  de p lu s  e n  p lu s  m isérab le .  Les r e 
vers des a rm é e s  o t to m a n e s  et l ’incapacité  des s u l 
tans  affaib lissant le g o u v ern e m en t  central,  la ty 

rann ie  des  p achas  et des beys n ’en  éta i t  que p lus  
dure .  On en  vit, co m m e P asvan -O g lou ,  à Vidin, et 
p lus  tard, Ali de Tepelen , à Ian ina ,  se rend re  co m 

p lè tem en t  ind é p en d a n ts  e t  ba t tre  les a rm é es  im p é 
ria les  env o y é es  p o u r  les faire re n t re r  dans le de
voir. Dans des cas sem b lab les ,  les m a lh eu reu x  

ch ré t ien s  se t rouva ien t  pris en tre  deux  feux. Dans 
beaucoup  de prov inces ,  des  bandes  de b r igands  
ran ç o n n a ie n t  im p u n é m e n t  les cam pagnes,  s 'e m 
pa ra n t  m ôm e do pe t i te s  villes q u ’elles livra ient 
au pillage. Les taxes,  les corvées, les p resta tions 

p o u r  l’e n t re t ie n  des  a rm é es  en m a rc h e  devenaien t  
de p lu s  en  p lus  lourdes  et en leva ien t au  paysan  ce 

que lui ava ien t la issé les beys et les brigands. Aussi 
v it-on  à p lu s ie u rs  rep r ises ,  e t  par t icu l iè rem en t  à 

la  su ite  des g u e r re s  qui a m e n è re n t  dans la P é n in 

sule  les a rm é es  au t r ich iennes  ou ru sses ,  se p ro 
du ire  des  ém ig ra t ions  on m asse .  Nous avons déjà



signalé celles qui eu re n t  lieu chez les Serbes. Un 
assez g rand  n om bre  de Bulgares q u i t tè ren t  aussi  

leu r  patrie pou r  se re n d re  d ’abord  dans  le Banat, 

en  Hongrie, pu is  dans la Russie  m é rid io n a le ,  p a r 

t icu l iè rem en t  dans la  Tauride ,  et  dans la  Bessa
rab ie ,  lo r sq u e  cette f raction  de la Moldavie eu t  été 

annexée  à la  Russie.

Telle était  la s i tua t ion  de la pén insu le  ba lka

n ique  au  m o m e n t  où s ’ouvre  le xix ' siècle qui doit 
être, p ou r  la p lus grande  partie  de ses  hab i tan ts  

ch ré tiens ,  le siècle de la  dél iv rance .
A l’époque  dont nous  parlons,  cependan t,  il ex is

ta i t  u n  coin  de terrre o ù  un  vaillan t petit  peuple, 
de race serbe ,  avait pu  conserver  sa l iberté  abr i tée  

derr iè re  u n  r e m p a r t  de m o n ta g n es  p resque  in f ra n 
chissables .  Le Monténégro, com m e n ous  l’avons 

vu plus hau t ,  n ’avait pu  être  so u m is  p a r  les Turcs .  
Le d ern ie r  p rince  de Zeta avait  r em is  le pouvoir  
po lit ique au m étropo l i ta in  (vladilca), don t les suc
cesseurs  co n t in u è ren t  à l 'exercer  en  m ê m e  tem ps  
([lie le m in is tè re  épiscopal.  P en d an t  u n  siècle, 

les Turcs  la issè ren t ces évê q u es -p r in ce s  g o u 
ve rn e r  tran q u i l lem en t  leu r  pe t i t  peuple.  Mais, au 

xviie s ièc le ,  ils r ec o m m en c è ren t  leu rs  a t taques ,  
et, a idés par  les M onténégrins convert is  à l ' is la 
m ism e ,  don t le n o m b re  était  devenu  assez consi



dérab le ,  ils p é n é t r è re n t  j u s q u ’au  cen tre  du pays et 
y  co n s t ru is i ren t  u n e  forte resse  don t ils confiè ren t 

la  garde  aux  renégats  qui acqu iren t  ainsi, p ou r  
que lque  tem ps ,  u n e  s i tua tion  p répondé ran te  dans 

la p r inc ipau té .
A la fin du x v i i c siècle, le t rône  épiscopal fut oc

cupé p a r  u n  h o m m e  d ’une  h a u te  va leu r  in te llec
tuelle en  m ê m e  te m p s  que d ’une  g rande  énergie,  
Danilo Pélrov itch  Niégoche, qui r é u ss i t  à expu lser  
les renégats  et  à ren d re  au  M onténégro  u ne  indé

pendance  com plète  q u ’il défendit  en su i te  victo
r ieu se m e n t  con tre  p lu s ieu rs  ten ta t ives  des Turcs. 

Danilo en tra  an  rap p o r ts  avec P ierre  le Grand  et 

in a ugu ra ,  en tre  le M onténégro et la  R ussie ,  les 
re la t ions  am ica les  qui ont tou jou rs  exis té  depuis  
lors.

Après Danilo, le pouvoir po li t ique et re l ig ieux  

se conserva  dans sa  famille où. il se t r a n s m i t  en 
ligne oblique, si je  pu is  em p loyer  cette expression ,  
d 'oncle  en  neveu , ca r  les évêques orthodoxes  s o n t  

so u m is  au  célibat.  C’es t s e u lem en t  en 1851 que p r i t  

lin ce rég im e  théocra tique .  A la m o r t  de l 'é v ê q u e  

P ie r re  II,  son  neveu  et su c ce sseu r  qui po r ta i t ,  
c o m m e son  g rand  ancêtre ,  le n o m  de Danilo, n e  
vou lu t  pas e m b ra s se r  l ’é ta t  ecclésiastique et p r i t  
le t i t re  de prince  du  M onténégro et des Brda (Knez 
i G ospodar Tsrne Gore i Brdâ).



Ainsi,  c ’est dans la race  serbe que  se conserva  
le d e rn ie r  foyer de liberté .  Nous ver rons  b ien tô t 
la m ê m e  race ouvrir ,  dans  la  Serbie p r o p re m e n t  

dite, la p ér iode  des lu t tes  p o u r  l ’indépendance  qui 
r e m p l i t  no tre  siècle, et n e  se te rm in e ra  sans 
dou te  q u ’avec la  d isp a r i t io n  com plè te  de la  dom i
n a t ion  tu rq u e  en Europe.



L E S  IN S U R R E C T IO N S

Nous so m m es  a r r ivés  à u n e  période décisive 
dans l’h is to ire  dos peup les  ba lkan iques .  A près  
qua tre  s iècles et p lu s  d ’esclavage, l’h e u re  de la 
dél ivrance a enlin  sonné  pour eux. C om m e nous  
l 'avons  vu dans le dern ie r  chapitre ,  le x v m c s iècle  

avait  la issé l’Em pire  o t to m an  en  ple ine décadence .  
Des g u e r re s  m a lh eu reu ses ,  dos insu r rec tions ,  affai
b lissa ien t  le pouvoir  des Sultans ,  en  m ôm e te m p s  

que p a r  l ’anarch ie  et les exactions qui en é ta ien t  la  
conséquence ,  elles a u g m e n ta ie n t  la m is è re  des 

popu la tions  ch ré t ien n e s  et les p o u ssa ien t  aux r é 

solu tions d ésespé rées .
Tand is  que déc lina it  la T u rqu ie  m u su lm an e ,  un 

g ran d  em pire ,  slave et o r thodoxe , la Russie , c ro is 
sait r a p id e m e n t  à Test de l’E urope .  Sa s i tua tion  en 
faisait le rival de la  Turqu ie ,  e t les ch ré t iens ,  s u 

je ts  o ttom ans,  é ta ien t  tout n a tu re l le m en t  por tés  à 
voir  on lui le u r  l ib é ra te u r  fu tu r .



Enfin, le souffle (le l iberté qui,  parti de la 

France ,  avait  en que lques  années t ra n s fo rm é  l 'E u 
rope, n ’était pas  sans avoir  effleuré les pays o r i e n 
taux, to u t  au  m o ins  les deux  ex t ré m ité s  de la  P é 

n in su le  ba lkan ique ,  les p r in c ip au té s  ro u m a in e s  et 
les prov inces grecques .

L’occupat ion  p a r  la France, en 1797 et en 1805, 
des Iles Ion iennes qu i,  j u s q u ’alors,  é ta ien t  res tées  

p ossess ions  vén i t iennes ,  ava ien t m is  les Grecs en 
con tac t  d irec t avec la  F rance .  P lu s ie u rs  s e rv ire n t  

dans les a rm é es  frança ises ,  n o ta m m e n t  à l ’époque  
de l ’expédition  d ’Égypte. D’ailleurs,  les re la t ions  
com m erc ia le s  et d ip lom atiques  ava ien t déjà d év e 
loppé l ’influence in te l le c tu e l le  de la  F rance  chez 
les Grecs de C ons tan tinople ,  la par t ie  la plus c u l 

tivée de le u r  race. Ce fu re n t  eux ,  p réc isém en t ,  qui,  
les p rem ie rs ,  in tro d u is i re n t  cette influence dans  

les pays ro u m ain s .  Dans les fam illes  fanario tes ,  
parm i lesquel les  se rec ru ta ien t  les d ro g m an s  de 
la Porte , l’ense ig n e m en t  du  f rança is ,  en  sa qualité  
de langue d ip lom atique ,  était n é c e s sa i re m e n t  en 
h o n n eu r .  Les p r inces  de Valachio el de Moldavie 

qui,  souvent,  ava ien t occupé eux-m êm es le poste  
de d rogm an  avant de m o n te r  s u r  les t rônes  de B u
ca res t  ou  de Iassi, a r r iva ien t dans  leu rs  p r in c i 
pau tés  accom pagnés  de secré ta ires  et de précep

teu rs  frança is .  A l ’exem ple  des pr inces ,  les nobles
s



ro u m a in s  in tro d u is i re n t  auss i  dans leu rs  familles 
l ’éducat ion  f rança ise .  P e n d a n t  les pér iodes t r o u 

blées de la  R évolu tion ,  que lquos  F rança is  v in ren t  
c h e rc h e r  u n  asile ju sq u e  dans les pays ro u m ain s .

Ce n ’est cependant n i  en  R oum an ie  n i  en Grèce, 

que com m en ç a  la lu tte  décisive contre  la  d o m in a 
tion tu rq u e .  Q uand on parle  des g u erres  d ’indé

pendance ,  la  p rem ière  qu i  se p rése n te  à l 'esprit  

es t la guerre  de l’indépendance  he l lén ique .  Les 
Grecs do ivent à le u r  g lorieux  passé ,  au  rôle cons i
dérab le  de leu rs  ancê tres  dans la fo rm ation  de 
l’esp ri t  h u m a in ,  ce priv ilège que to u t  ce qui les 
touche in té resse  l ’Europe ,  le m o n d e  civilisé tou t 

en tier .  Tout h o m m e  cultivé a p r is  par t ,  au  m o ins  
p a r  la  pensée ,  à leu rs  lu ttes  qui se m b la ien t  celles 
de la civilisation  eu ropéenne  con tre  la ba rba r ie  

as ia t ique ; les poètes  de tou te s  les na t ions  ont 

chan té  le u rs  exploits  et  leu rs  héros  ; enlin, ce qui 

vala it  beaucoup  m ie u x  encore ,  les g randes p u is 

sances son t  in te rvenues ,  u n  p eu  ta rd ivem en t,  il 

es t vrai, p o u r  le u r  a s su re r  la  jo u is san c e  des fruits  
de leu r  h é ro ïsm e .  Mais, sans voulo ir  en r ien  d im i

n u e r  le m éri te  et la  b ravou re  des com pagnons  

d ’a rm e s  de Canaris et  de Botsaris,  il es t  p erm is  de 
faire r e m a rq u e r  que  l ’in su rrec t ion  grecque ne  fut 

ni la p rem ière  des  g randes in su rrec t ions  ch ré



t iennes ,  ni la p lus  g lo r ieuse  p a r  ses ép isodes et 
p a r  ses résu l ta ts .  Avant m ê m e  le co m m en c em en t  

du  so u lè v em en t  des Hellènes, u n  au tre  peuple ,  
m o in s  co n n u  de l ’Europe  savante , avait, p a r  ses 
seu ls  efforts, e t  sans  au t re  secours  é t ra n g er  que la 
sy m p a th ie ,  le p lu s  so u v en t  p la ton ique ,  de la 
Russie , reconqu is  sa l ibe r té  et chassé  les Turcs  de 

la  p lu s  g rande  par t ie  de son  te rr i to ire .  Ce peuple 
é ta it  u n  peuple  slave, les Serbes.

Ni Byron ni V ictor Hugo n ’ont chan té  ses hé ros ,  

•— n o tre  g rand  poète  n ’a vu dans Belgrade q u ’une 

ville tu rq u e  — , et p o u r ta n t ,  la Grèce n ’eu t  pas  de 
chefs va lan t  Kara-Georges ou Miloche Obrenovitch, 

les exploits d u  ha ïdouk  Velko son t  com parab le s  à 
ceux  des k lcftes les p lu s  braves, et l 'h is to ire  de 
l ’in su rrec t io n  he l lén ique ne n o u s  m o n tre  r ien  de 

p lus  h é ro ïq u e  que S indjélitch faisant sau te r ,  au 
m o m e n t  de l’as sau t ,  le r e t r a n c h e m e n t  dont il a la  
défense, e t  p lu tô t  que de se ren d re ,  p é r issan t  avec 

tous  ses co m pagnons ,  do n t  les tê tes  se rv iron t à 
c o n s tru i re  l’ho rr ib le  k ié lé -q o u lé , la  to u r  des 

c rânes ,  de Nich.
Les ca m pagnes  des a rm é e s  au tr ich iennes  en 

Serbie,  n o ta m m e n t  celle de 1787-1791, au  cours  

de laquelle  beaucoup  de S erbes ava ien t com battu  
d ans  les rangs  des t ro u p es  im péria les ,  et que lques-  

u n s  m ê m e  ob tenu  le grade d ’officier, ava ien t



p u is s a m m e n t  con tr ibué  à développer l ’espri t  m il i
ta ire  d ’u n  peup le  n a tu re l le m e n t  brave. Le jo u g  
o t to m a n  sous  leque l  les rep laça i t  le traité de 
Svich tov ,  devait  leu r  sem b le r  p lus  lourd  que 
ja m a is .  Ils n ’e u re n t  cep en d an t  pas , dans les p re
m ie rs  tem p s ,  à se p la in d re  du  g o u v ern e m en t  tu rc .  
La c la u se  d ’am nis t ie ,  in sé ré e  dans le trai té  en 

fav e u r  des  S erbes qui ava ien t pris  les a rm es  

con tre  la T u rq u ie ,  fut respectée ,  et les p rem ie rs  
p ac h as  envoyés  à Belgrade fu ren t  des hom m es  

ju s te s  et h u m a in s  qui s ’efforcèrent de m é ri te r  
l’a t tac h em en t  des hab i tan ts .  Mais les gouverneurs  
n ’é ta ien t  pas  seu ls  m a îtres  dans  le pays .  Aux 
anc iens  t i tu la i re s  de liefs m il i ta ire s ,  spah is  ou 
beys ,  s ’é ta i t  supe rposée  u n e  nouvelle  catégorie  de 

t y r a n s  lo caux ,  des Jan issa ire s ,  qui avaient été 
é tab l is  dans les p r inc ipa les  locali tés et qui cons ti

tu a ien t  une  co rp o ra t io n  p u i s s a n t e , m e n aç an t  

d ’u s u r p e r  tous  les pouvo irs  co m m e leurs  pare ils  
l 'ava ien t fait à Alger, ou  les Mamelouks, milice 

d o n t  l ’o rig ine  est ana logue  à celle des Jan issa ires ,  
en  Égypte. L eurs  chefs ,  appe lés  « Dayi », m o t  qui 
signifie p ro p re m e n t  « oncle » et don t on a tiré 
celui de « dey », exe rça ien t  u ne  telle ty rannie ,  
q u ’ils s ’é ta ien t r e n d u s  od ieux  aux m u su lm a n s  

aussi  b ien  q u ’aux  c h r é t i e n s , et fin issaient par  
in q u ié te r  le g o u vernem en t .



Ce fu re n t  les vexations des- Dayis qui d é te rm i

n è re n t  l ' in su r re c t io n  serbe . Celle-ci p u t  donc, 
dans les p rem ie rs  tem ps,  revê tir  le ca rac tère ,  non  

d ’une  révolte contre  la d o m in a t io n  tu rque ,  mais 
d ’un  acte de défense personne lle  dans lequel les 
in té rê ts  des Serbes conco rda ien t  avec ceux  des 
hab i tan ts  m u su lm a n s ,  éga lem en t  m olestés  par  les 
Dayis, e t m ê m e  avec ceux du g o u v e rn e m en t  im 
péria l don t ces de rn ie rs  tena ien t  l’au to r i té  en 
échec, p o u ssa n t  l ’audace  j u s q u ’à assass ine r  le 
pacha de Belgrade et à en réc lam e r  u n  au tre  à la 

Porte  en d isa n t  que le p re m ie r  g o u verna i t  m al.
En 1804, les Dayis c ra ig n an t  la rés is tance  des 

S erbes te n tè ren t  de décap i te r  la  na t ion  en  fa isan t 

tu e r  tous ses chefs.  P lu s ieu rs  de ceux-ci pé r iren t ,  

m a is  d ’au tres ,  qui ava ien t  pu  s ’échapper  à te m p s  et 

s 'é ta ie n t  ré fug iés  au  cen tre  du  pays, dans la région 
la  p lus  accidentée ,  la Choum adiya ,  déc idèren t ,  au 
m ois  de février,  de p rovoquer  u n  sou lèvem en t  
généra l ,  et cho is iren t  pou r  che f  un  hab i tan t  du  
village de Topola, George Pétrov itch ,  p lus  connu  
sous le su rn o m  de Kara-George ou Tsrni-George 
(George le Noir). K ara-G eorge avait p r is  p a r t  à la 
d e rn iè re  guerre  au s t ro - tu rq u e  c o m m e c o m m a n 
d an t  de co m pagn ie  dans  u n  co rps  f ranc com posé  
de Serbes.  Il avait aussi m e n é  la vie de h a ïd o u k e t  

sa b ravou re ,  déjà  r en o m m ée ,  l’avait dés igné au



choix de ses com patr io tes .  Au m o m e n t  où  son 
p ays  l’appela it  ainsi à sa tê te, George Petrov itch  
s ’occupai t  pac if iquem ent de l ’élevage et du  com 

m erce  des po rcs ,  qu i,  a lors  com m e a u jo u rd ’hui,  
co n s t i tu a ien t  l ’une des p rincipales  sources  de r i 

chesse  de la  Serbie.
L’in su rrec t ion ,  qui s 'é tend  b ien tô t  à to u t  le pays, 

ob t ie n t  de rap ides  succès.  En tro is  m o is ,  p resque  

to u te s  les villes im por tan tes ,  K ragouyéva ts ,  Yago- 
d ina , Chabats, P o jaréva ts ,  so n t  en tre  les m a ins  

des S erb es ;  celles qui rés is ten t  encore ,  S m édérévo  
e t Belgrade, m êm e ,  sont é t ro i tem e n t  assiégées. Le 
su ltan  Selirn, averti  de ces év én em en ts ,  vou lu t  en 
profiter  p o u r  aba ttre  les Dayis dont l’insolence 
devenai t  dange reuse  p ou r  l ’in tég r i té  de l ’em pire .  

11 accueill it  avec b ienveil lance les envoyés  serbes  
qui,  avan t que l ’in su r rec t io n  ne fût déc idée,  é ta ien t 
allés p o r te r  à C onstan tinople  les do léances de 

leu rs  com patr io te s ,  et il o rd o n n a  au  g o u v ern e u r  
de la Bosnie, Békir-P acha ,  qu i,  que lques  années  

aupa ravan t ,  ad m in is t ra i t  la Serbie où il avait la issé 
de bons souven irs ,  de ven ir  au  se co u rs  des Serbes 
e t de p rendre  la d irec tion  du  m o u v e m e n t  contre 

les Dayis. Les troupes  du  vizir de Bosnie v in ren t  

donc p rend re  place devant Belgrade, à côlé de 
celles de Kara-George. Les Dayis, voyan t que leu r  

c a u se  était  désespérée ,  s ’e n fu iren t  dans  l ’ile fo r



tifiée d ’Ada-Kalé, don t le gouverneur,  su r  l ’o rdre  
de R ékir-Pacha,  les l ivra a u x  Serbes qui en  firent 

bonne  et p ro m p te  jus t ice .
J u sq u e - là ,  lés Serbes ava ien t  m a rc h é  d ’accord  

avec les rep ré se n ta n ts  de l ’au to ri té  im pér ia le ,  m ais  
leu r  in ten tion  n ’était  pas  de travailler se u lem en t  

p o u r  le Sultan ,  m a is  aussi p o u r  eux -m êm es .  Il 
im p o r ta i t ,  du  res te ,  de p réven ir  le r e to u r  de n o u 
velles vexa tions  sem blab les  à celles que la  Serbie 

avait subies  de la  pa r t  des Dayis, et p o u r  cela, il 
était ind ispensab le  que les S erbes so ien t chargés  
seu ls  de la  garde de leu r  pays. On conna issa it  déjà 
à celte époque , to u t  c o m m e  a u jo u rd ’hu i,  cette 

po lit ique indécise et vac il lan te  de la Porte ,  faite 
de concess ions  et de p ro m esses  a r rac h ées  à la 
n écess i té  et re t i rées  dès  que le d ange r  para it  

écarté .
L’année  1805 se pas sa  en négocia tions.  P ou r  

s ’a s su re r  u n  po in t  d ’appu i so lide, K ara-George 
avait  envoyé en R uss ie  des délégués auxque ls  il 
fut conseil lé  d ’ad re sse r  d irec tem en t  au  S u ltan  les 
réc lam a t io n s  se rbes,  que la  R ussie  p ro m e t ta i t  de 
faire ap p u y e r  p a r  son  re p ré se n ta n t  à C onstan ti

nople .  Mais le Sultan, déjà effrayé des succès des 
S erbes ,  lit a r r ê te r  les délégués  q u ’ils avaient 

envoyés à C onstantinople ,  e t d o n n a  o rdre  au  pacha  

de Nich d ’en tre r  on Serbie avec une  arm ée. C’était



une  nouvelle  guerre  qui com m ença i t ,  e t  cette fois, 
elle devait  être  dirigée contre  le S u ltan  lu i-m êm e.

Bien q u ’a t taqués  de deux  côtés, car  une  au tre  

a rm é e  tu rq u e  ven a n t  de Bosnie en t ra  b ien tô t  en 
Serbie p a r  l 'ouest ,  les Serbes ré s is tè ren t  victo
r ieu se m e n t .  Au c o m m e n c e m e n t  de 1807, ils avaient 
ba t tu  les T urcs  dans  p lu s ieu rs  g rands  com bats  et 

ava ient p ris  les dern iè res  places encore occupées 
p a r  leu rs  m a îtres ,  n o ta m m e n t  Belgrade et sa cita
delle qui d u t  se ren d re  le 23 février 1807, pu is  

Oujitsé, qui fut en levé au m o is  de ju in  suivant.
Dès 1800, les Serbes ava ient cherché  à en tre r  de 

nouveau  en  négocia tions avec le g o u v ern e m en t  
tu rc ,  m ais  ce lpi-ci oscillait sans cesse au gré des 
événem en ts  in té r ieu rs  ou ex té r ieu rs ,  a c com m odan t  
lo r sq u ’u n  danger  le m e n a ç a i t ,  re t i ra n t  vite les 
concess ions  accordées  auss i tô t  q u ’ils se croyait  
suff isam m ent fort. R ien ne  p u t  donc ê tre  décidé, 
m a is  les Serbes fu re n t  la issés en  paix  ju s q u ’en 

1809.
Ils p ouva ien t  déjà  se c ro ire  en t ré s  définitive

m e n t  en  p o ssess ion  de leu r  indépendance  et, de 
peup le  in su rgé ,  c o m m en ç a ien t  à se t ran s fo rm er  
en  n a t io n  r é g u l iè re m e n t  o rgan isée .  La volonté 
n a t iona le  était  r ep ré se n tée  p a r  la Skoupchtina, 
a s sem blée  de lotis les chefs qu i,  co n fo rm ém en t  
aux  anc iennes  trad i t ions  se rb e s ,  se  réun issa it



p ér io d iq u em e n t  p o u r  déc ider  s u r  les ques t ions  

d ’in té rê t  généra l .  Dès 1805, elle avai.l confié le 
p o u v o ir  su p rêm e  à Kara-George qui p re n a i t  le 

ti t re  de c o m m a n d a n t  des Serbes. P lus ta rd  un 
conseil  p e rm a n e n t  (savet), une  sorte de sénat ,  lui 
fu t ad jo in t  et  r e m p l i t  en m ê m e  te m p s  les fonctions 
de h a u te  c o u r  de jus t ice .  Un em b ry o n  d ’o rgan isa 
tion ju d ic ia i re  se cons ti tua it ,  des écoles p r im a ire s ,  

e t  m ê m e  u n e  école su p é r ie u re  à Belgrade, co m 
m e n ç a ie n t  à s’o u v r i r ,  ayan t  p o u r  m a ître s  des 
Serbes des  pays au tr ich iens .  Mais to u t  n ’était  pas 

gagné en c o re .  Les rivalités ,  les lu t tes  de par t i  qui 
avaient été si fata les  à  la race  serbe dans le passé 

et qui devaien t,  dans  la su ite ,  ap p o r te r  ta n t  d ’obs
tacles à son déve loppem ent régulier ,  c o m m e n 
ça ien t  à se m an ifes te r .  K a ra -G eo rg e ,  m û  plus 

encore  p a r  un  s e n t im e n t  exact des nécess i té s  de 
la  s i tua t ion  que p a r  l’am bition  personne lle ,  c h e r 

cha it  à acc ro ître  son  pouvoir  et à d im in u e r  l ' indé

pendance  des au tre s  chefs g rands  et petits ,  voï-  
vodes et knezes. Mais ceux-ci,  pou r  la p lupa r t ,  ne 
souffra ien t q u ’avec une  cer ta ine  im pa tience  la 
su p ré m a t ie  d ’un  h o m m e  q u ’ils ne  cons idéra ien t,  

m a lg ré  to u t ,  que co m m e leu r  égal.  De là deux 

p a r t i s ,  ce lu i  de Kara-George et celui des chefs, 

dont l ’hosti l i té  se fera sen t i r  ju s q u e  su r  les cham ps  

de bataille et co n t r ib u e ra  à faire perd re  aux



Serbes, p e n d a n t  la pér iode  m a lh e u re u s e  dé 1810 à 
1813, tous les avantages  acqu is  p a r  ta n t  d ’efforts 

et de sacrifices.
Les r iva l i tés  des d eu x  par t i s  exerça ien t  aussi 

le u r  influence su r  les re la tions avec les p u issances  
é trangères  don t les S erbes pouvaien t  espére r  
q u e lque  secours .  Le parti  des chefs rec h e rch a i t  la 

p ro tec t io n  de la R ussie  à laquelle ,  il es t vrai, se. 
ra ll ia  aussi K ara -G eo rg e ,  après  s ’ê tre  inu ti le 
m e n t  ad re ssé  à Napoléon et à l’Autriche.

La Russie, a lo rs  en  gu e r re  avec la  Turquie, 
envoya u n  r e p ré s e n ta n t  à Belgrade e t  fit m ôm e 

p a s se r  que lques  t ro u p es  su r  le te r r i to i re  serbe, 
m ais  l ’im m in en c e  de la gu e r re  avec la  F rancs  

l ’obligea à faire la  paix  avec l’Em pire  O ttoman. Le 
t ra i té  de Bucares t,  s igné en 1812, dans lequel,  

p o u r  la p re m iè re  fois ,  il es t  fait m e n tio n  des 

Serbes ,  n e  s t ipu la  en  leu r  faveur  que des garan-  

t i e s ■ conçues  en  te rm es  vagues, e t  do n t  l ’obse rva
t ion  é ta it ,  en définitive, la issée  au  bon  voulo ir  du 

su ltan .  11 éta i t  bien  dit, à  l ’article 8, que la  S u 
b lim e P orte  accordai t  aux  « Serviens » u ne  entière  
am n is t ie ,  et q u ’elle le u r  do n n era i t  u n e  preuve  de 

sa  m a g n an im ité  en leu r  la issan t  à eux -m êm es  le 

so in  de l ’a d m in is t ra t io n  du  pays ,  m a is  il était  dit 
é g a le m e n t ,  au  m ê m e  a r t ic le ,  que la S ublim e 

P orte  rep ren d ra i t  possession  des forte resses  exis



tant avan t la guerre  et q u ’elle y  m e ttra i t  l ’ar ti llerie ,  
l e s m u n i t i e n s  e l l e s  g a rn isons  q u ’elle ju g e ra i t  con 

venable .
A ce m o m e n t ,  les Serbes se trouva ien t  depuis 

deux ans env iron  en  paix  avec les Turcs ,  que le 

m auva is  ré su l ta t  des cam p a g n es  de 1809 et 1810 
avait découragés .  En effet, au  cours  de ces deux 

années ,  les S erbes ,  a t taqués  de p lu s ieu rs  côtés 
p a r  des forces considérab les  et b a t tu s  d 'abijrd su r  

p lu s ieu rs  p o in ts ,  ava ient v u ,  en déf in i t ive ,  la  
chance reven ir  dans  le u rs  rangs ,  e t  ava ien t p u  
dé l iv rer  leu r  te rr i to ire  envahi et r e p re n d re  tou tes  
les pos it ions  occupées  auparavan t .

Mais la Turqu ie ,  délivrée de la  c ra in te  de la 
Russie , ne se co n ten ta  pas de réc lam e r  la  rem ise  
des places fortes com m e le tra i té  de B ucares t lui 

en  donnai t  le droit,  elle exigea auss i  le d é s a rm e 

m e n t  de la p o p u la t ion  q u ’elle se m b la i t  vou lo ir  

ra m e n e r  à la  s i tua tion  où  elle se t ro u v a i t  avan t lu 

co m m e n c e m e n t  de l ’insu rrec t ion .

Les ten ta t ives  de concilia tion  faites p a r  les 
Serbes échouen t  et b ien tô t  leu r  pays  es t envahi 
p a r  trois a rm é e s  tu rq u es  ; toutes les forces de 

l ’Em pire  son t em p loyées  à réd u ire  u n e  prov ince .
Kara-George au ra i t  vou lu  co n c en t re r  tous les 

é lém en ts  de rés is tance  des Sorbes dans les m o n 
tagnes  et les forêts  de la C houm ad iya  devenue  le



ré d u i t  de la défense su p rê m e ,  m ais  les vo ïvodes 
n e  voula ien t  pas  a b a n d o n n e r  leurs  d is tric ts  aux 
ravages  de l ’ennem i.  Il en  ré su l ta  un  éparp ille -  
m e n t  de forces, d ’au tan t  p lus  reg re ttab le  que les 
r ivalités  de ces chefs les e m p ê c h è re n t  parfo is  de 

se p rê te r  m u tu e l le m e n t  secours .  Malgré des ép i
sodes h é ro ïq u es ,  co m m e celui de la  défense de 
Négotin, où  le haïdouk  Velko, ap rè s  avoir épuisé  
ses m u n it io n s  et u til isé  p o u r  les rem p lace r  tous 
les m o rc e a u x  de m étal qui se t ro u v a ien t  dans la 

p lace ,  lit ch a rg e r  les canons  avec des écus d ’a r 
gen t  en  guise de m itra i l le ,  les Serbes doivent céder  
devan t le no m b re .  Au m o m e n t  le p lus c r i t ique ,  
Kara-G eorge,  accablé p a r  ces revers  et se sen tan t  
im p u is sa n t  en p résence  de l ’host i l i té  de ses c o m 

pagnons  d ’a rm es ,  avait aban d o n n é  la lutte  et s 'é ta it  

r e n d u  se c rè te m e n t  en A utriche (octobre 1813).
Cette dése r t ion  inexplicable m e tta i t  tin à la r é 

s is tan c e ;  p rivés  de le u r  chef ,  les Serbes n ’avaient 

p lus q u ’à se so u m ettre .
Au p rem ie r  m o m e n t ,  la  nouvelle  a d m in is t ra t io n  

tu rq u e  fut p lu tô t  b ienveil lan te ,  et, sous  la  sage 
d irec tion  de K ou rc h id -P a ch a ,  che rch a  à pacifier le 

pays .  Mais cet é ta t  de choses  ne  d u ra  pas  long
tem ps ,  e t les anc iennes  vexations r ec o m m en c è ren t ,  

a m e n a n t  des in su rrec t io n s  par t ie l le s  suiv ies d ’un  

red o u b le m en t  de c ru a u té .



P arm i les voïvodes qu i  é ta ien t  d e m e u ré s  dans 
le pays (car q ue lques-uns  ava ient accom pagné  ou 
re jo in t  Kara-George dans sa fuite), u n  des p lus 
popula ires  était Miloche O brê n o v itc h ,  p aysan  
d ’h u m b le  orig ine ,  sans in s truc tion ,  m ais  p le in  de 
finesse et ad ro it  po li t ique au tan t  que  brave g u e r 

rier.  Il affecta d ’abord  de se S oum ettre  aux Turcs 
et gagna la b ienveil lance du  pacha  de Belgrade 
qui s 'en  servit  com m e d 'u n  in te rm éd ia ire  entre  
lui et le .peuple  serbe.

Mais p lus  la so u m iss io n  des ch ré tiens  est c o m 

plète, p lus  les vexations des T urcs  son t  v iolentes, 

Bientôt leu r  ty rann ie  n ’est p lus  suppor tab le ,  e t 
Miloche, qui a si souven t déconseillé  la  révolte,  
se p répa re  m a in te n an t  à en  p rendre  la d irection.

C’es t au  village de Takovo, n o m  d éso rm a is  cé 
lèbre dans l ’h is to ire  serbe, au  m ê m e  lieu où  deux 
ans au p a ra v a n t  Miloche avait  fait sa soum iss ion  

aux  Turcs ,  que la guerre  nat ionale  fut décidée par  

les chefs assem blés ,  le jo u r  de P âques  ileuries do 
l ’an 1815. Elle s ’é tend it  r a p id e m e n t  à to u t  le p ay s  
et fut tou t  à l ’avantage des Sorbes qui o b t in re n t  

des. succès v é r i tab lem en t  ex trao rd ina ires ,  é tan t  
donnée l ’infériorité  de le u r  o rgan isa tion  p a r  r a p 

po r t  à celle des t ro u p e s ' tu rq u e s .

Dès q u ’il sen ti t  sa  posit ion  assez forte, Miloche 
en t ra  en négocia tion  avec K o u rc h id -P a ch a ,  alors



vizir de Bosnie, et Ali Marachli, les co m m a n d a n ts  
des deux a rm é es  opéran t  con tre  les Serbes. Il 
r é u ss i t  avec le d e rn ie r  et  obtin t ,  p a r  son in te r 

m édia ire ,  la  rem ise  aux S erbes de l ’ad m in is t ra t io n  
de leu r  pays, sous rése rve  du p a iem e n t  d ’un  tribut,  
du  m a in t ien  de l’occupa t ion  tu r q u e  des places  

fortes et de la p résence  à Belgrade d ’u n  pacha 
co m m e re p ré se n ta n t  du  Sultan .  C’éta i t  l 'a u to 
nom ie ,  s inon  encore  l’indé p en d a n ce  com plè te  de 
la Serbie.

La période hé ro ïq u e  était  t e rm in é e ,  m ais  bien 

des difficultés res ta ien t  encore à réso u d re .  Elles 
p ro vena ien t  d ’abord  des T urcs  qui,  ne  p o u v an t  se 
rés igner  à le u r  défaite,  c h e rc h a ie n t  à rep rend re  
par  la ru se  ce q u ’ils avaient été obligés  d ’acco rder  
à la force, et aussi des Serbes e u x -m ê m es ,  car, 
ap rès  la victoire, les anc iennes  d iv is ions s ’é ta ien t  

de nouveau  fait jo u r .  Il p u t  s e m b le r  un  m o m e n t ,  
m ê m e ,  que  le p re m ie r  l ib é ra te u r  de la Serbie, 
Kara-George, allait deven ir  p o u r  son pays  une  

cause  de trouble .  11 y était , en effet, ren tré  sec rè 
te m e n t  en 1817, m ais ,  peu  de jo u r s  ap rè s ,  il m o u 
ra it  a s sass iné  dans  des c irconstances  dont le m y s 

tère n ’a ja m a is  été co m p lè tem e n t  éclairci.
Grâce à sa finesse native ,  au  bon  sens qui sup 

pléait  chez lui au défau t  d ’instruc tion ,  e t  aussi à 
son  énerg ie  quelquefo is  farouche ,  Miloche p u t



s u rm o n te r  h e u r e u s e m e n t  tous ces obs tac les .  S’il 

ne  c o m m e n ç a  pas  l’œ uvre  do la dé l iv rance ,  il eu t  
le m éri te ,  au ss i  g rand  peu t-ê tre ,  p lu s  u tile  à  coup  
sûr ,  de l 'acheve r  et de la ren d re  définitive. S’il 
doit p a r la g e r  le t i t re  de l ib é ra te u r  des Serbes, celui 
de fonda teu r  de la  Serbie nouvel le  lu i ap p a r t ien t  
inc o n tes tab le m e n t  en p rop re .

En 1817, l ’Assem blée nat ionale  lui avait décerné  
le t i t re  de prince de Serbie qu 'e lle  avait ren d u  h é 
réd ita ire  dans  sa  famille. A p a r t i r  de ce m o m e n t ,  

• Miloche trava illa  s u r to u t  en  vue de l ’o rgan isa t ion  
in té r ieu re  du pays to u t  en  s’efforçant d ’ob ten ir  des 

Turcs de nouvelles  concess ions  e t  la ga ran tie  fo r
m elle  de celles qui avaient déjà  été accordées .  
Grâce à l ’a t t i tude  de neu tra l i té  conservée  p a r  la 

Serbie pendan t la révo lu t ion  g recque ,  grâce aussi 
aux s t ipu la t ions  des tra i té s  d ’A k k e rm a n  en  1826, 
et d ’Andrinople on 1829, p a r  le sque ls  la  Russie 

p ren a i t  fo rm e llem en t  en m a in  les in té rê ts  des 

Serbes,  les d em andes  de ceux-ci fu re n t  enfin ac 
cueill ies et leurs  d ro its  sa n c t io n n és  so lennel le 

m e n t  par  u n  hatt-y -chér if  p ro m u lg u é  en  1830. Par  
ce t  acte im pér ia l ,  Miloche était  rec o n n u  co m m e 
prince  h éréd i ta i re  dos Serbes .  C eux-c i ,  to u t  en  
r e s ta n t  n o m in a le m e n t  su je ts  du  su ltan ,  é ta ien t  e n 
t iè re m e n t  l ibres en  to u t  ce qu i co n c ern a i t  l ’ad m i

n is t ra t io n  in té r ieu re  de le u r  pays ,  su r  le te r r i to i re



duque l les T urcs  n ’ava ien t p lus le d ro it  de s ’é t a 
blir. Les places fortes du  D anube, y com pris  Bel

grade, res ta ien t  seules occupées  p a r  des garn isons  
tu rq u es ,  et cette s itua tion  se p ro longera  j u s q u ’en  

1867.
Je  ne  puis su iv re  m a in te n an t  l 'h is to ire  in té r ieu re  

de la Serbie à no tre  époque .  P o u ssé  p a r  l ’in té rê t  
du  suje t,  je  ne m e su is  que trop é tendu  su r  les 
événem en ts  qui ont am ené  son  indépendance  ; il 
es t  te m p s  de q u i t te r  Miloche et de co u r ir  vers  

d ’au tre s  rég ions  où  d ’au tre s  peuples  a t tenden t  

aussi leu r  dé l ivrance .

Nous avons vu, dans les chapitres  p récéden ts ,  que  
depuis les p rem iè re s  années  du x v m 0 siècle, les  

pays ro u m a in s  é ta ien t  devenus  le dom aine des 

p rinces fanario tes  que la P orte  n o m m a i t ,  d es t i 
tuait,  t ran sfé ra i t  du trône de Moldavie à celu i de 

Valachie ou  vice-versd, com m e s ’il se fu t agi de 
sim ples  fonctionnaires .  A de ra re s  excep tions  p rès ,  

les règnes  de ces p r inces fu re n t  une  véritab le  ex 
ploitation. C ependan t,  à côté de tous les m a u x  

don t ils fu re n t  la  cause ,  on  peu t c i ter  à leu r  ac tif  

q u e lq u es  ré fo rm es  heu re u ses ,  par  exem ple ,  l ’a b o 
lit ion du  servage par  le prince Constantin  Mavro- 
corda t ,  en  1746 en  Valachie, e t en 1748 en Moldavie, 

ainsi que  le déve loppem ent de l ’in s t ruc t ion  qui,



bien que conçu  dans  u n  bu t d’he l lén isation ,  n ’en 

donna  pas m o ins  des ré su l ta ts  u tiles.
Le tra i té  de K ütchük -K aïnard j i ,  conc lu  en  1774 

e n t r e  la T u rq u ie  et la R ussie ,  avait donné à cette 
d e rn iè re  le d ro it  d ’in te rven tion  en  faveur des p r in 
c ipau té s ,  m ais ,  p e n d a n t  bien  des années ,  les r a p 
ports  en tre  la Russie el les pays ro u m a in s  cons is
tè re n t  s u r to u t  dans le passage  ou le sé jou r  des 
a r m é e s  ru sses .  Q uoique la Russie ait eu  à cette 
époque  l ’in ten tion ,  q u ’elle ne  d iss im u la i t  d ’ai lleurs 
pas , de s ’ap p ro p r ie r  co m p lè tem e n t  les p r in c i

p au tés ,  ses  g én é rau x  ne che rcha ien t  n u l le m e n t  à 
gagner  l ’affection de ceux q u ’ils cons idéra ien t  
c o m m e de fu tu rs  su je ts  de l ’em p ereu r .  Les ré q u i
sit ions p o u r  l’en tre tien  des t roupes  ou p o u r  les 
tran sp o r ts  ru in a ien t  a b so lu m e n t  le pays. Les 
paysans ,  p r ivés  de le u rs  a n im au x  do travail,  ne 

p o u v a ien t  la b o u re r  la te rre .  Les bêtes de trai t  ne 
suffisaient m ê m e  pas p ou r  les char io ts  de vivres 

et de m u n i t io n s  que les officiers ru sses  faisaient 
a u  beso in  t r a în e r  p a r  des h o m m e s  et m ô m e  par  

des fem m es. « Il nous  im por te  p eu  que ce so ien t 
des h o m m e s  ou des an im aux  qui fassen t  le service, 

d isa it  le général J o l to u k h in ,  po u rv u  que  les ordres  

so ien t  exécutés .  »
La R ussie  n ’était  pas in te rvenue  lo rsqu 'en  1777 

l ’A utriche s ’app rop r ia  une par t ie  de la  Moldavie,



la  Bucovine, e t e l le -m ê m e ,  en  1812, au  trai té  de 
B ucares t ,  se fit l iv re r  u n e  au t re  dépendance  bien  
p lus  cons idérab le  de la m ê m e  p r in c ip au té ,  la  Bes

sa rab ie .
Sous l ’a d m in is t ra t io n  des p r inces  fanario tes ,  les 

pays  ro u m a in s  é ta ien t  devenus  le p r inc ipa l  foyer 
de l ’he l lén ism e  et il é ta it  n a tu re l ,  à une  époque  où 
le vent de la l iberté  c o m m en ç a i t  à souffler s u r  
l ’Orient,  où  les succès  de l ’in su r rec t io n  serbe 

é ta ien t  u n  e n c o u rag em en t  p o u r  Jes au tres  peup les  

ch ré t iens  su je ts  de la Porte ,  que ce fû t dans cette 

rég ion  que se p ro d u is is s e n t  les p rem iè res  te n ta 
tives en faveur de l ’indépendance  grecque .  C’est 
à  Bucares t,  en  effet, que  Rigas, u n  T hessalien ,  
d ’orig ine  ro u m a in e ,  le p re m ie r  apôtre ,  le barde  
et p lu s  ta rd  le m a r ty r  de la l iberté  hellène , 

avait  fondé, dès  1780, u n e  société pa t r io t iq u e ,  
Y E tairia  tôn filon (société des am is).  P lus  tard ,  
l’É ta irie  dev in t  une vaste  associa t ion  po lit ique 
e m b ra s s a n t  tous les pays dans le squels  l’é lém e n t  
g rec  é ta i t  r ep ré se n té  et do n t  les p r in c ip au x  o r 
ganes se trouva ien t  en  R o u m an ie  et dans les villes 
ru sses  vo is ines  de la fron tiè re  m oldave .  Le b u t  de 

ce tte  as so c ia t io n  était  u n  sou lèvem en t  général de 
tous  les ch ré t iens  de l ’E m pire  o t to m a n  sous  la 
b an n iè re  de l ’he l lén ism e .

Déjà elle avait essayé,  sans succès,  de ra t tach e r



les S erbes à sa cause , e t c ’est à ce tte  tentat ive que 
para i t  se rap p o r te r  le re to u r  de Kara-George, qui 
eu t  u n  ré su l t a t  si t rag ique.  Mais c 'est  en  1821 que 
se p rodu is i t  la p rem iè re  ten ta t ive  sé rieuse ,  et celle- 
ci eu t  p o u r  théâtre  les p r inc ipau té s  roum aines .  
A lexandre Ypsilanti,  ftls d ’u n  anc ien  p r ince  de 

Valachie, é tan t  devenu  p rés iden t de l ’É tairie,  se 
c ru t  assez sû r  de l ’appui de la Russie dont u n  m i-  

n is tre  o rig ina ire  do Corfou, Capodistria, dirigeait 
a lo rs  les a ffa ires .é trangères ,  p o u r  o u v r ir  la lutte 
con tre  la p u is san ce  tu rq u e .  Il r a s se m b la  une  ar
m ée  com posée  des é lém ents  les plus d ivers  et pé
n é t ra  en  Moldavie, an n o n ç an t  q u ’il était  suivi par  

des t ro u p e s  rég u l iè re s  ru sses .  Le prince  fanario te 
de Moldavie, Michel S u tsu  (Soulsos),  se range  de 
son côté, m a is  q u an d  il ap p rend  q u ’il a été t rom pé 
et que  le g o u v e rn e m e n t  ru sse  n ’ap p rouve  pas la 
tentative d ’Ypsilanti,  il s ’en fu it  en R ussie ,  la issan t  

sa p r in c ip au té  en tre  les m a in s  des Ë tairis tes .  
Ceux-ci,  b ien tô t  ap rès ,  co n t in u en t  leur  c h e m in  et 

p a s se n t  en Valachie. A la  m ê m e  époque  venait  
d ’éc la ter  dans  ce d e rn ie r  pays  u n  m o u v e m e n t  po 

pu la ire  dir igé à la fois con tre  les p r inces  fanario tes  
et con tre  les bo ïa rs ,  les nob les ,  don t le pouvo ir  et 
les priv ilèges pesa ien t  lo u rd e m e n t  su r  le peuple. 
A la tête de ce m o u v e m e n t  se trouvai t  T udor  Vla- 

d im ire scu ,  u n  s im ple  p a y s a n  que sa capacité  et ses



services  ava ien t élevé à u n  ce r ta in  ran g  dans la 
h ié ra rc h ie  des fonctionnaires .  Tudor,  profitant de 

la  m o r t  du  prince  A lexandre S utsu ,  avait appelé le 
peup le  aux  a rm e s  p o u r  dé t ru i re  l ’oppress ion  des 
boïars.  Il s ’em p ara  de Bucarest,  où il décida que l
qu es  nob les ,  m u s  p a r  u n  se n t im e n t  de ju s t ice  et 
de p a t r io t ism e ,  à se jo ind re  à lui p o u r  essayer  

d ’ob ten ir  u n e  m eil leu re  organ isa tion  po lit ique et 
sociale de la Valachie. Les insu rgés  s 'ad ressè ren t  

alors  au  g o u v ern e m en t  tu rc  auque l ils d em an 
daien t n o ta m m e n t  la nom in a t io n  de p rinces  indi

gènes et le vole de l ’im pôt p a r  u ne  assem blée  

générale .
Ypsilanti a r r ivan t à B ucares t  che rch a  d ’abord  à  

ob ten ir  la coopéra tion  de Tudor,  qui re fu sa  n e t 
te m en t ,  lui d isa n t  que les R oum ains  ne  s 'é ta ien t  

pas  sou levés contre  le g o u v e rn e m en t  turc,  m ais  

contre  la d o m ina t ion  grecque .  Ypsilanti,  voyant 
q u ’il ava it  dans Tudor  u n  en n e m i déclaré , le lit 
p re n d re  par  ses solda ts  et m e t t re  à  mort.

Q uelque tem ps ap rès ,  les É ta iris les  se t ro u v è ren t  
aux p r ise s  avec les Turcs ,  et la bataille de Draga- 
chan i am ena  la d ispers ion  de l ’a rm é e  d ’Ypsilanti,  

qui lu i -m ê m e  s 'en fu it  en  Transy lvanie .
Ni la  ten ta t ive  g recque  d ’Ypsilanti, ni la  révo lte  

ro u m ain e  de Tudor  V lad im irescu ,  n ’avaient eu de 
résu l ta t  d irec t;  elles en eu ren t  u n  indirecl,  la déli



vrance  des p r inc ipau té s  ro u m ain es  de la  d o m in a 
t ion  fanario te.  L ’in su r rec t io n  de Tudor  avait r é 
veillé le se n t im e n t  national ro um ain ,  et la  tenta t ive  
éta ir is te ,  en exc itant les m éfiances de la Porte , 
p e rm i t  aux  R oum ains  de faire valo ir  leurs  do léan 
ces et d ’ob ten ir  du Sultan  la n o m in a t io n  de p rinces 

indigènes .  La Moldavie, où, dès la  fuite du prince 
Michel Sutsu ,  les bo ïars  eu x -m ê m es  ava ien t com 
m encé  la lu tte  con tre  l 'he l lén ism e,  ne  fut pas m oins 
pressan te  dans ses réc lam a tions  que  la p r inc i
pau té -sœ ur.  Les deux  p rem ie rs  p r inces  indigènes 
n o m m é s  ap rès  la pér iode  fanario te  fu re n t  Ionitsa 
S tourdza en  Moldavie, et Grégoire Ghica en Vala- 

chie. C’était,  p o u r  les pays  ro u m ain s ,  le co m m en 

ce m e n t  de la rena issance  à la vie na t ionale ,  la  p re
m ière  é tape  de la  rou te  qui deva it  les conduire  
à l ’un ion ,  d ’abord ,  pu is  à l ’indépendance  co m 

plète.
Un n o u v ea u  trai té  conclu  en  182(5 en tre  la Russie 

e t  la T u rq u ie ,  la conven tion  d ’A kkerm an, conte

n a i t  des s t ipu la t ions  im p o r ta n te s  au  su je t  des 
p r inc ipau té s .  Un acte séparé  annexé  à la  conven

tion  p resc r iva i t  que les p r in ces  de Valachie et de 

Moldavie se ra ien t  é lus  p o u r  sep t  ans p a r  les bo ïars  

et cho is is  p a rm i  eux, et  q u ’ils ne p o u r ra ie n t  être  
d es t i tu és  avan t l ’exp ira t ion  de le u r  m a n d a t  q u ’en 

v e r tu  d ’un  accord  en tre  les g o u v e rn e m en ts  de la



T urqu ie  et de la  Russie. Cette de rn iè re  pu issance  

se trouvai t  donc investie  d 'un  p ro tec to ra t  fo rm el,  
que le tra i té  d ’A ndrinop le ,  en 1829, rend it  encore 

p lu s  com ple t .
Ce d ern ie r  trai té  m e t ta i t  lin à la guerre  qui, en 

1828, ava it  encore une  fois éc laté en tre  la Porte  et 
la R ussie ,  à l ’occas ion  des événem ents  de Grèce, 
et  avait  co n d u i t  les a rm é e s  ru sses  à  quelques  

lieues de Constantinople. L ’artic le  o reconnaissa it  
que  les p r inc ipau té s  s ’é ta ien t  placées par  une  ca

p itu la t ion  sous le p ro tec to ra t  de la Sub lim e P orte  
et spécifiait que la R ussie  avait garanti  leu r  p ros
pér i té .  D illérents ar ticles du  tra i té  ou de l’acte sé

p aré  y annexé,  p resc r iva ien t  que les p r inces  se
ra ie n t  d éso rm a is  n o m m é s  à vie, que les fo rte resses  

occupées a u p a rav an t  p a r  les T urcs  su r  la r ive 
g auche  du  Danube se ra ien t  rasées  et le u rs  te r r i 
to ires  rem is  à la  Valachie, que les t u r c s  ne  p o u r 

raient p lus  s ’é tab lir  dans les P rinc ipau tés ,  etc. Il 
es t vrai que la Moldavie pe rda i t  encore  une  po r t ion  
de son sol,  le del ta  du  Danube.

Au cours  de cette g u e rre  et p e n d a n t  les q uatre  
années  su ivan te s ,  la Valachie et la  Moldavie subie 
r e n t  encore l’occupat ion  ru sse .  Elle ne fu t gu è re  

m o ins  pénible  que les p récéden tes  ; cependan t,  les 

souffrances des hab i tan ts  fu re n t  en par t ie  c o m p e n 
sées p a r  les avantages  qui r é su l tè ren t ,  p o u r  les



d eu x  pays, de la sage ad m in is t ra t io n  du  généra l  

Kisselev, qu i,  de 1829 à 1834, gouverna ,  avec de 
ple ins pouvo irs ,  les deux  p r inc ipau té s ,  ab a n d o n 

nées p a r  leu rs  p r inces
C’es t  p e n d a n t  ce tle  pér iode ,  et  sous la  d irection  

du  généra l  Kisselev, que fu re n t  é laborées les cons
t i tu t ions  appelées R èg lem en ts  Organiques qui, 
j u s q u ’en  1856, ré g ire n t  les pays ro u m ain s .

A ssu rém e n t ,  ces règ lem en ts  co n s t i tu a ien t  un  

p rog rès  im p o r ta n t  re la t iv e m en t  à l ’anc ien  o rd re  
de ch o ses ;  ils su p p r im a ie n t  b ien  des abus ,  é tab lis 

sa ien t l ’o rd re  et la régu la ri té  là où  avait rôg'né 
long tem ps  l ’a rb i t ra ire ,  m ais  ils la issa ien t  subs is te r  

p re sq u e  loüs les inconvén ien ts  de l’anc ienne  o r 
gan isa t ion  sociale. Conçus dans un  espri t  e s se n 
t ie l lem en t a r is toc ra tique ,  ils m a in te n a ie n t  la  h ié 
ra rch ie  nob il ia ire ,  avec ses anc iens  ti t res et 

p re sq u e  tous  ses  priv ilèges ,  et  donna ien t  aux  boïars 
une p rép o n d é ra n ce  excessive  dans la d irec tion  des 
affaires géné ra le s .  C’es t dans le u rs  rangs s e u le 
m e n t  que  pou v a ien t  être choisis  les p r inces ,  c ’est 

à eux q u ’é ta ien t  ré se rv é s  la  p lu p a r t  des em plo is  
pub lic s , .c iv ils  ou m il i ta ire s .  On co m p re n d  donc 
que les règ le m en ts  o rgan iques  a ien t  été accueill is  
sans  en th o u s ia sm e  par  la p lus  g rande  par t ie  de la 
popu la tion .  P a r t ic u l iè re m e n t  lo rsque  le dévelop
p em en t  des re la t ions  in te llectuelles  avec la France



a u ra  l'ail p é n é t re r  et fructif ier  les idées l ibé ra le s5 

la C onstitu tion  im posée  p a r  les Russes  dev iendra  
ab so lu m e n t  odieuse et c’es t contre  elle que se ron t 

d irigés les efforts de tous les patrio tes .
Nous v e r ro n s  p lus  tard co m m e n t  les règ lem ents  

o rgan iques  d isp a ru re n t ,  m ais  aup a rav an t  il nous  

faut reven ir  de que lques  années en  arr iè re  et exa
m in e r  ce qui s ’était  passé  depu is  1822 au  sud  de 

la  pén insu le .

Le m o u v e m en t  é ta ir is le  qui,  s u r  les bo rds  du 
D anube, n ’avait abouti q u ’à ce ré su l ta t  n u l le m e n t  
so uha i té  p a r  ses chefs, la d ispari t ion  do la  do m i
n a t ion  fanario le  dans  les p r inc ipau té s  ro u m ain es ,  
avait  été p lus  h eu re u x  dans les pays vér i tab lem ent 

grecs .  L ’in su rrec t io n  s ’é ta it  rap id e m en t  é te n d u e ;  
les kleftes, sortes  de b r igands  héro ïques  et pa
triotes c o m m e tes h a ïdouks  de Serbie, les A rm a-  

loles, m o n ta g n a rd s  g uerr ie rs  du  P inde et do la 
ïh e s s a l ie ,  p o u r  la p lu p a r t  de race roum aine ,  lui 
fo u rn ire n t  ses p rem iers  so ldats .  Dès le 1er ja n v ie r  
1822, u n e  assem blée  nat ionale  r éu n ie  à Ë p idaure  
p roc lam ai t  la l iberté de la Grèce et lui donnai t  une 
co n s t i tu t io n  provisoire . Les p rem ie rs  succès de 

l’in su r rec t io n  g recque  ava ien t  clé facilités par  les 

e m b ar ra s  causés  à la P orte  par  la révolte  du  
cé lèbre  p acha  de Ian ina ,  Ali de Tépélen , qui s ’était



r en d u  in d é p en d a n t  dans son pacha lyk  de l ’Albanie 
m érid iona le  et, depuis  1788, tena it  en échec  les 
a rm é es  im péria le s  im pu issan tes  m ôm e à em p êc h e r  
ses incu rs ions  s u r  d ’au tre s  par t ies  de la  Turquie .  

Se se n tan t  à bou t de force ap rès  u n e  si longue 
rés is tance ,  il songea à s’allier aux  ch ré t ien s  q u ’il 
avait au pa ravan t  t ra i tés  de la  façon la p lus  sau 
vage. Beaucoup de Grecs,, kleftes et A rm atoles, 
oub l ia n t  ses c ru a u té s  d ’au trefo is ,  s ’é ta ien t  jo in ts  à 
lui. Ali su ccom ba  ce p endan t  en  1822, devant 
K o u rc h id -P a ch a ,  l’anc ien  adversa ire  des Serbes, 

m ais  il n ’en avait pas m o ins  im m ob il isé  les p r in 

cipales forces de la Turquie  au  m o m e n t  préc is  où  

na issa i t  et se p ropageait  le m o u v e m e n t  he l lén ique .  

Les succès des Grecs ava ien t p rovoqué  de la p a r t  

des T urcs  de te rr ib le s  rep résa il le s .  C onform ém ent 
à u n e  trad i t ion  do n t  l’époque  ac tue lle  n ous  offre 

encore  de trop n o m b re u se s  applications,  des m a s 
sacres se p ro d u is i ren t  dans  p lu s ie u rs  des rég ions 
hab i tées  p a r  les Grecs ; ceux  de Ghio, en  -1822, ont 
acquis  une  tr iste  célébrité .  En m ê m e  te m p s ,  K o u r 
ch id-Pacha,  v a in q u eu r  d ’Ali, envah issa it  la Grèce. 
Les Grecs, sous le co m m an d e m e n t  de Kolokotro- 
n is ,  eu ren t  encore  le d essus .  Malgré l ' insuffisance 

de l ’o rganisa tion ,  le défau t  d ’en ten te ,  les rivalités,  
que n o u s  t rouvons  p lus  v io len tes  encore  ici q u ’en 
S erbie,  l ’h é ro ïsm e  de chefs tels que Marco Botsa-



ris, K o loko tron is ,  K ara ïskak is ,  les hard is  co rsa ires  
Kanaris  el Miaoulis, eu t  ra ison  de t ro u p es  qui 
n ’é ta ien t  pas beaucoup  p lu s  d isc ip linées  ni m ieux  
organisées  que  les leurs .

Le su l tan  d u t  alors  faire  appel à u n  vassal h e u 
re u x ,  le pacha  d ’Ëgypte , M ehem et-A li ,  do n t  les 
t ro u p e s  in s t ru i te s  à l’eu ropéenne  d éb a rq u è ren t  en 
Morée sous le c o m m a n d e m e n t  d ’ib r a h i m , fils de 
M ehemet, p e n d a n t  q u ’une nouvel le  a rm ée  tu rq u e  
p én é tra i t  p a r  le no rd .  Après deux ans de lu ttes  
héro ïques  p e n d a n t  lesquelles les Grecs d o n n è re n t  
sans  co m p te r  leu rs  vies p o u r  la patrie,  m a is  ne 

su re n t  j a m a is  lui sacrifier c o m p lè tem e n t  leu rs  r iva

li tés ,  to u jo u rs  p rê ts  à s ’en tre -déch ire r  dès que les 
T urcs  le u r  la issa ien t  u n  m o m e n t  de rép it ,  la  cause 

grecque pouvai t  se m b le r  perdue  ; Missolonghi avait  
succom bé en  avril 1826; Athènes, défendue par  un  
officier frança is ,  le colonel Fabvier,  é ta it  r e tom bée  
aux m a in s  des T urcs  au  c o m m e n c e m e n t  de 1827. 
Ce fut l ’excès m ê m e  de leu r  m a lh e u r  qu i,  sauva 

les Grecs. Les actes de sauvagerie  qui su iv i ren t  la 
p r ise  de Missolonghi, la dévas ta t ion  de la Morée 

p a r  les troupes  égyp tiennes ,  é m u re n t  au  p lu s  h a u t  
po in t l’op in ion  p ub lique  eu ro p é en n e ,  qui,  dès le 
c o m m e n c e m e n t ,  n ’avait cessé  de su iv re  avec sy m 
path ie  les événem en ts  de Grèce. On sait  l’e n th o u 
s ia sm e qui,  à l ’appel des p lus  g rands éc r ivains  de



l ’époque ,  avait  éclaté en  Occident. P en d an t  que les 
g o u v e rn e m e n ts  res ta ie n t  encore  indécis ,  les uns, 

co m m e l ’A ngle terre ,  p o u r  n e  pas  p o r te r  a t te in te  
à l ’in tég r i té  de l ’E m pire  O ttom an que  l 'on  songeait 
dé jà  à  é r iger  en dogm e p o l i t iq u e , les au tres ,  
c o m m e la  R uss ie ,  p a r  ha ine  de tou te  idée libérale 
et p a r  cra in te  d ’en c o u rag er  le s  m o u v e m en ts  rév o 
lu t io n n a ire s  en Europe  en  en  so u te n an t  u n  en 
Orient, les pa r t icu l ie rs  p re n a ie n t  les devan ts  et, 
tand is  que les p lus  a rden ts  a l la ien t p o r te r  à la 
cause  h e l lén ique  le secours  de leurs  b ras  el le 
sacrilice de leu r  vie, d ’au t re s  la sou tena ien t p a r  

des envois d ’a rgen t,  d ’a rm e s  et de m un it ions .
A la fin, cependan t,  les g o u v e rn e m en ts  durent 

obéir  à la p ress ion  de l ’opin ion. Des cons idéra t ions  

d ’in té rê t  po li t ique les po u ssa ien t  aussi à ag ir  sans 
au tre  délai.  L ’A ngleterre  et la Russie , dont la r iv a 
lité en Orient s ’é ta it  dé jà  n e t te m e n t  dessinée , 
s ’ép ia ien t m u tu e l le m e n t ,  chacune  d ’elles cra ignant 
que l ’au tre  ne  pr i t  une in itiative qui a u ra i t  a s su ré  
son influence su r  la Grèce devenue  libre .  Enfin, 

ap rès  b ien  des négoc ia tions ,  des confé rences  et 
des p ro tocoles ,  ces deux p u issances ,  auxquelles  
s ’était  jo in te  la F rance ,  s ignèren t,  le 6 ju i l le t  1827, 
le tra i té  de Londres  p a r  lequel  elles convena ien t  
de p roposer  et, au  beso in ,  d ’im poser  le u r  m é d ia 
tion en tre  les Grecs et la  Turquie .  Cette dern ière



puissance  ayan t  refusé  son adhésion ,  les flottes 
réu n ie s  de la F ra n c e ,  de l 'Angleterre et de la 
Russie, p é n é trè ren t  dans  la  rade de Navarin, où 
une collis ion fortu ite  avec des équipages tu rcs  
am ena ,  sa n s  déclara tion  do g u e r re ,  la bataille 
navale  du  20 octobre 1827, dans laquelle  les Hottes 
égyp tienne  et tu rq u e  furen t  p re sq u e  com plè te 
m e n t  dé t ru i tes  p a r  celles des trois  pu issances  
alliées.

Cet événem en t  ne pouvai t  m a n q u e r  de p o r te r  à 
l ’ex trêm e la ten s ion  ex is tan t  déjà depu is  p lu s ieu rs  
années dans  les r ap p o r ts  en tre  la T u rqu ie  et la 

Russie . La g u e r re  devenait  inévitable . Nous avons 
vu, il y a q u e lq u es  in s tan ts ,  quels  fu ren t  ses r é 

sultats .

L’ouver tu re  des hosti l i té s  en tre  la T urqu ie  et la 
Russie  n ’em pêcha  pas la con t in u a t io n  des confé
rences  en tre  les tro is  pu issances  au su je t  du  
règ lem en t  définitif  des affaires de Grèce. P o u r  
com plé te r  l’œ uvre  co m m en c ée  à N a v a r in , la 

F rance  fut chargée  de l ’occupation de la Morée. 
Une division, com m andée  p a r  le  géné ra l  Maison, y 
déb a rq u a  et en expulsa  sans grande rés is tance  les 
t ro u p e s  tu rq u e s  ; les É gyptiens se r e t i rè re n t  en 
ver tu  d ’une convention .  La Grèce était  libre de 

fait, m a is  deux  années  devaien t  encore  s 'écou ler  

avant que la s itua tion  du nouvel é ta t r eç û t  une



fo rm e définitive. Un protocole signé à Londres,  le 
22 m a rs  1829, laissa it  la Grèce tr ibu ta ire  de la 
Turqu ie ,  m ais  il fut annu lé ,  ap rès  la lin de la 
g u e r re  tu rco - ru sse ,  p a r  u n  nouvel acte du  3 février  
1830, qui cons t i tua i t  u n  ro y au m e  h e l lén ique  indé
p endan t ,  dont le te rr i to ire  était  u n  pou é tendu  au 
delà des lim ites  fixées e n  1829. Mais, m a lg ré  cette 

ex tension , bien des pays grecs  qui ava ien t  pris  u ne  
p ar t  active à la guer re  de l ' indépendance  é ta ien t 
m a in te n u s  sous la d o m ina t ion  o ttom ane . U n g ra n d  
n o m b re  d ’iles g rec q u es ,  et n o ta m m e n t  la  plus 
im por tan te  de tou tes ,  la Crète, se t ro u v a ien t  dans 
ce cas. L ’une d ’elles cependan t,  S am os, obtin t en 

1832 une  o rgan isa tion  au tonom e sous u n  gouver

n e u r  ou prince  chré tien .
La ré d e m p tio n  de ces te rres  g recques  et leu r  

u n ion  à la m è re -p a tr ie  n ’a pas  cessé depuis  lors 
d ’être  la p réoccupat ion  de tous  les patrio tes .  
M a lheu reusem en t ,  les Grecs libres n ’on t pas su 
m e t t re  au  service de ces nobles am b itions  l’ac tivité 
p e r sé v é ra n te ,  la  sagesse  p o l i t iq u e ,  qui seu les  

au ra ien t  p u  les condu ire  à le u r  but.
La p rem ière  o rgan isa tion  po lit ique de la Grèce 

ind é p en d a n te  avait  été d ém ocra t ique ,  co n fo rm é
m e n t  au  ca rac tè re  et aux  trad i t ions  du peuple  h e l 
lène. En 1827, l ’A ssem blée Nationale de Trézène 

ava it  confié le pouvo ir  exécutif,  avec le titre de



prés iden t,  à l ’anc ien  m in is t re  ru s se  Capodistria . 
Mais les lu t te s  politiques., à peine  apa isées  devan t 
les so lda ts  d ’Ib ra h im ,  r e c o m m e n c è re n t  de p lus  
belle dès que  to u t  d an g e r  fut passé .  Les p rem iè re s  

années  d ’existence libre  de la  Grèce fu ren t  des 
années  d e . t ro u b le s  p re sq u e  cons tan ts^  dont l’ép i
sode le p lus trag ique  fut,  en  1831, l’a s sass in a t  du  
p ré s id e n t  Capodistria , qui,  il es t  vrai, p a r  son g o u 
v e rn e m e n t  despo tique ,  avait sou levé  contre  lui une 
g rande  partie  de la popu la tion .

Enfin, en  1832, les p u issances  p ro p o sè ren t  
co m m e roi,  aux  Grecs qui l ’accep tè ren t ,  le p r ince 

Othon de Bavière. La Grèce, p lu s  h e u re u se  que  ses 
sœ urs  des rives du  D anube, en t ra i t  d ’em blée  au 
n o m b re  des é ta ts  so u v e ra in s  de l’Europe .

Ainsi,  à la lin du  p re m ie r  tiers de n o tre  s iècle, 
la p re m iè re  pér iode  de la rena issance  des n a t io 
nalités ba lkan iques  est achevée. La Grèce est in 

dépendan te ,  la S erb ie  a u to n o m e ,  les p r inc ipau té s  
ro u m a in e s  re n d u e s  à e l les -m êm es, gouvernées  par  
des  p r inces  ind igènes  et dotées d ’une  organisa tion  
régulière ,  quo ique  im parfa ite .

Dans le chap i tre  qui suit ,  nous  v e r ro n s  u n e  se
conde phase  c o m p lé te r  les résu l ta ts  de la p rem iè re .  
Les pays  ro u m a in s ,  un is  en u n  seu l  état, o b t ie n 

dront,  a insi que la Serbie, leu r  indépendance  co m 



plète. Celle du  M onténégro ,  qui existe en fait 

depuis  p lu s ieu rs  siècles, se ra  fo rm ellem en t re 
c o n n u e ;  enfin, venus  les d e rn ie rs ,  m a is  appelés 
p eu t-ê tre  au p lus b r i l lan t  avenir ,  les  Bulgares 
p re n d ro n t  leu r  place au soleil de la l iberté  o r ien 
tale.



L E  T A N Z IM A T .  ------ L ’ U N IO N  R O U M A IN E .

L E  M O U V E M E N T  B U L G A R E

Nous devons é tud ie r  m a in te n a n t  la  deuxièm e 
période do la ren a is sa n ce  des peup les  balkan iques ,  

celle qui a condu i t  la P én insu le  à l’état po lit ique 
où  nous  la voyons a u jo u rd ’hui.

Avant d ’a r r iv e r  à l’acte final e t déc is if  de celte 

période ,  la g u e r re  tu rco - ru sse  de 1878, nous  de

vons exam ine r  q u e lq u e s  év é n em en ts  an té r ieu rs  
qui le p rép a re n t  ou l’exp l iquen t .  Ces événem en ts  

son t  : les  ré fo rm es  en T u rqu ie ,  ce que l’on appelle  
le Tanzim at, la g u e rre  de Crimée, l ’un ion  des p r in 

c ipau tés  ro u m ain es ,  enfin, le m o u v e m e n t  in te l lec
tuel et re l ig ieux  bulgare .

La série de reve rs  ép rouvés  depuis  u n  siècle par  
l’E m pire  o t to m an  avait fait co m p re n d re  aux S u l 
tans  que  leu r  force n ’é ta it  p lus  assez g rande  pou r  

les m a in te n ir  contre  l ’Europe et q u ’ils ne p o u 

vaien t  su b s is te r  q u ’en  se r ap p ro ch a n t  d ’elle et en



faisant de leu r  em pire ,  a u ta n t  que le p e rm e t ta i t  
son  ca rac tère  essentiel d ’é ta t m u s u lm a n ,  une  puis-  
sauce  eu ro p é en n e .  P o u r  cela, il fallait u ne  t ra n s 
fo rm a tio n  com plè te  de l ’a d m in is t ra t io n  tu rq u e .  

Le su ltan  Sélim , dans les p re m iè re s  années  du 
xixc siècle, en t re p r i t  cette oeuvre difficile, m a is  il 
é c h o u a  devant la ré s is tan ce  des m u s u lm a n s  et 
p a r t icu l iè rem e n t  des ja n is sa i r e s  dont la pu issance  
po li t ique  avait c rû  en  m ê m e  te m p s  que déc lina ient 
leu rs  qual ités  m il i ta ires .  Celte tenta tive  avortée 
coû ta  à Sélim  son t rône  et sa vie. Quelques années  
après ,  le su l tan  M ahmoud, p lus  éne rg ique  que 
Sélim , fu t  aussi  plus heu re u x .  Par  le m a ssac re  
des jan issa ires ,  le 16 ju in  1826, il su p p r im a  le 

p rincipal obstacle,  et, s ’il ne  p u t  opére r  lu i-m ê m e  
les ré fo rm es ,  il en  facilita au m o in s  l ’exécu t ion  à 
son successeu r ,  Abd-ul- Medjid. C’es t ce dernier,  

qui p ro m u lg u a  en 1839 l’acte solennel co n n u  sous 
le n o m  de H att-y-C herif de Gut-Hané *, qui g a r a n 

tis sa it  à tous  les su je ts  o t tom ans ,  sans d is t inc t ion  
de race ou de culte, la  l ibre disposition  de leu rs  

b iens,  u n e  ju s t ice  égale p o u r  tous,  une  rép a r t i t io n

' Ou appelle h a t t - y - c h e r i f  ou ha tt-y -hunna ioun  (litérale- 
m ent : l'écr itu re  sacrée, l 'é c r itu re  sub lim e), un rescrit conte
nant ordinairem ent une déclaration sur quelque question  
im portante et sur lequel le toughra  ou m onogram m e im 
périal et la form ule exécutoire sont tracés de la m ain m êm e  
du souverain .



équitab le  des im pôts .  Le tex te  m ê m e  du  hatt-y-  
cliérif  et les cons idéran ts  qui le p réc èd en t  m o n tre n t  
bien  quel é ta it  a lors  l ’é ta t de la  T urquie  et r e c o n 
naissen t ,  n o n  sans u n e  ce r ta ine  candeu r ,  à quelles  
vexations pouva ien t être  so u m is  les m a lh e u re u x  
ch ré t ien s  de la p a r t  de l’a d m in is t ra t io n  et de la 
ju s t ice  o t to m an e s .

Le ha t t-y -chér if  de Gul-Hané ouvre la  pér iode  

dite du  Tanzim at, c ’es t-à -d ire  des R éform es *, au  
cours  de laquelle  fu re n t  prises ,  en  effet, u n  ce r ta in  
n o m b re  de m e su re s  p ro p re s  à accro ître  la p u is 
sance de l 'E m pire  et à am élio re r  la condition  de 
ses hab i tan ts ,  t ransfo rm at ion  de l’a d m in is t ra t io n  

provinciale , p ro m u lg a t io n  de codes insp irés  des 
législations eu ropéennes ,  créa tion  de t r ib u n a u x  

com posés  de m e m b re s  ch ré t iens  et m u s u lm a n s ,  
réo rg an isa t io n  de l’a rm é e ,  etc.

M alheureusem ent,  en T u rqu ie ,  il y a to u jo u rs  

lo in  des paro les  aux  actes.  Une partie  des p r o 
m esses  de 1839 re s ta  le t tre  m o r te .  Q uelques-unes  
fu re n t  réa l isées ,  m ais  des m e su re s  excellentes ,  

app l iquées  à c o n t re -c œ u r  p a r  des fonctionnaires  
hosti les aux innova tions ,  ne do n n èren t  au c u n  r é 
su lta t .  La s i tua tion  des ch ré tiens  ne fut pas  se n s i 
b lem en t  am élio rée ,  m ais  l ’an im osité  des m u su l -

1 Tanzim at est le p luriel du m ot arabe ta n zim , m ise eu 
ordre, régularisation.



m a n s  et le u r  méfiance à l’endro it  des  ten ta t ives  de 

ré fo rm e  ne lit que s ’accro ître .
Toutes  les déc la ra tions  du H att-y -C hérif  de 1839 

fu re n t  ren o u v e lée s  dans  le H a t t -y -H u m a y o u n  du 
18 février  1856, qui fut annexé  au  tra i té  de P ar is .  
Ce fait m o n tre  la confiance que l ’on accorda i t  aux  

déc lara tions an té r ieu re s .  Le resc r i t  de 1856, qui 
p roc lam ait  n o ta m m e n t  l ’égalité de tous  les su je ts  
o ttom ans  devant la  loi, n ’eut,  du  reste ,  pas  b e a u 
coup p lus  de chance  que son  p ré d é c e s se u r ,  car,  il 
y a se u lem en t  tro is  ans, u n  f irm an  accordé su r  les 

instances des a m b a ssa d e u rs  à la su ite  des é v é n e 
m e n ts  d ’A rm énie rep rodu isa it  encore  les m ê m e s  

p rom esses .  Il en  se ra  très p ro b ab le m en t  ainsi tan t  

que su b s is te ra  l’E m pire  o ttom an .

Revenons m a in te n a n t  p o u r  u n  m o m e n t  aux  
pays ro u m a in s  que nous  avons la issés, en 1831, au 
so r t i r  de l ’occupa t ion  ru sse .  Le trai té  d ’A ndri-  

nople  les avait ém anc ipés  à peu  p rè s  co m p lè te 
m e n t  de la  d o m in a t io n  tu rq u e ,  m a is  ils n 'e n  é ta ien t 
pas devenus  beaucoup  p lus  l ib res  p o u r  cela, car  
la suzeraine té  o t tom ane  avait été rem p lacée  p a r  la 
p ro tec tion  ru sse  qui n ’é ta it  gu è re  m o in s  lourde.  
Les a rm ées  du  ts a r  ava ien t évacué le te rr i to i re  des 
p r inc ipau té s ,  il n ’y avait  p lu s  de go u v e rn e u r  russe  
à Bucarest,  m a is  il y avait dans  cette  ville et à la ss i



des consu ls  ru sses  bea u co u p  p lu s  pu issan ts  que 
les p r in ces  e u x - m ê m e s  don t lous les actes é ta ien t  
soum is  à le u r  censure .  On c o m p re n d  q u ’un s e m 
blable rég im e n ’é ta it  pas  fait p o u r  déve lopper dans  
les p r inc ipau té s  les in s t i tu t ions  libérales .  Et p o u r 
tan t,  les idées avaient fait du  ch e m in  dans  les 

classes  in s t ru i te s  de la société roum aine ,  élevées 
en général à l ’école de la France ,  so it  par  les m a î
tre s  frança is  v enus  dans  le pays, soit dans  nos  
écoles m ê m e s ,  ca r  l ’u sage  s ’é ta it  déjà  r é p a n d u  
dans les familles r iches  d ’envoye r  les je u n es  gens 
com plé te r  leu r  éducat ion  à l ’é t ra n g e r  et s u r to u t  

en F rance .  En o u tre ,  beaucoup  de R oum ains  in s 
t ru its ,  p o u r  échappe r  au rég im e de com press ion  
m ora le  auque l les p r inc ipau té s  se t ro u v è ren t  so u 
m ises  ap rè s  1830, ava ien t,  so it  de leu r  p ro p re  m o u 
vem en t,  soit par  nécessité ,  qu itté  le pays p o u r  a ller  
vivre en Occident, à Par is  su r to u t ,  où  ils se l iè ren t  

avec des h o m m e s  p o l i t iques  et où  ils p u re n t  ap p ré 

cier les avantages des in s t i tu t ions  libres .  Aussi,  
la  g rande  c o m m o tio n  de 1818 qui,  partie  de Paris ,  

é b ra n la  u n  m o m e n t  p re sq u e  tous les trônes de 
l ’E urope occidentale ,  eut-elle sa rép e rc u ss io n  en 
R oum anie .  Le m o u vem en t ,  ébauché  s e u lem en t  en 
Moldavie, n ’y p rodu is i t  aucun  résu l ta t ,  m ais  en 

Valachie, les in su rgés ,  à la  tê te  desquels  se t r o u 

vaien t p lu s ieu rs  h o m m e s  de fam ille  noble gagnés



aux idées l ibérales ,  ob ligè ren t  le p r ince  Georges 
Bibescu à s igner  u n e  nouvel le  cons ti tu t ion ,  puis,  
qu an d  ce p rince ,  c ra ignan t  de se co m p ro m e t t re  

v is-à-v is  de la  Russie ,  eu t  qu it té  le pays, ils o rga
n isè re n t  u n  g o u v e rn e m en t  p roviso ire .  C’es t au nom 
de la l iberté  et de l’égalité que s ’opéra it  la  r év o lu 
t ion  valaque auss i  bien, que la  tentat ive faite en 

Moldavie. Les in su rg és  d e m an d a ien t  l’égalité de 
tous  les h ab i tan ts  devant la  loi el devant l’im pôt,  la 

su p p ress io n  des redevances  et des co rvées ,  restes 
du  servage, auxque lles  les paysans  é ta ien t  encore 

tenus  au bénéfice des bo ïars ,  la rep ré se n ta t io n  de 

tou tes  les classes dans l’A ssem blée générale ,  etc. 
Ils voulaient auss i  la d ispari t ion  du  p ro te c to ra t  
ru sse  et ava ient b rû lé  p u b l iq u e m e n t  à B ucares t u n  

exem pla ire  du  R èg lem en t  o rgan ique  qui en é t a i t  
considéré  com m e l ’em b lèm e .

he r é su l ta t  im m éd ia t  de cette  in su r rec t ion  fut 
une  nouvelle  occupat ion  opérée  en c o m m u n  par  

les tro u p es  ru s se s  et tu rq u es ,  et une  res tr ic t ion  
sensib le  des d ro its  des p r inc ipau tés .  D’après  le 
tra i té  de Balta-Lim an, les p r in ces  devaien t être 
n o m m é s  p o u r  sep t  années ,  p a r  u n  accord  en tre  la 
I tussic e t  la T u rq u ie ;  les as sem blées  p rév u es  par 
les règ le m en ts  o rgan iques  é ta ien t  su p p r im é e s  et 
rem p lacées  par  des Divans ou conseils  n o m m é s  
p a r  les p r in ce s ;  enlin, dos com m issa ires  tu rc s  et



russes  é ta ien t  chargés  de su rve il le r  l ’a d m in is t ra 

tion  des p r inc ipau té s .
Cependant,  on p eu t  dire que la révolu t ion  ro u 

m aine  de 1848 ne fut pas  co m plè tem en t  inutile ,  
car  elle fortifia le se n t im e n t  n a t io n a l ,  et do n n a  au 
pays l ’occas ion  d ’ex p r im er  h a u te m e n t  ses r e v e n 

d ications.
Q uoique le cadre  de cette é tude  n ’em b ra sse  que 

les faits qui in té re sse n t  la p én in su le  ba lkan ique ,  

je  ne  pu is  m ’ab s ten ir  de d ire  q u e lq u es  m o ts  des 
év én em en ts  qui se p a s sè re n t  à la m ê m e  époque  
dans une  rég ion  vo is ine ,  l 'em p ire  d ’A utr iche .  On 
sait que  cet em p ire ,  p lu s  peu t-ê tre  que  to u t  au tre  
é ta t eu ropéen ,  fut agité v io lem m en t par  les m o u 

vem en ts  révo lu t ionna ire s  de 1848. P endan t  q u ’une 
in su r rec t ion  po lit ique é ta i t  u n  m o m e n t  t r io m 

p h an te  à Vienne, des in su rrec t ions  na t ionales  
éc la ta ien t  d ans  les p rov inces  i ta l iennes  et en  H on
grie.  Mais, tand is  que les Hongrois défendaient,  les 

a rm e s  à la m ain ,  et avec u n  h é ro ïsm e  au q u e l  on 
ne peu t  que ren d re  h o m m a g e ,  le u rs  droits  n a t io 

n au x  con tre  l ’A utr iche ,  ils voula ien t ,  p a r  n n e  
é trange  contrad ic t ion ,  confisquer  ces m êm es  d ro its  
aux  peup les  n o n  m a g y ars  qui se t rouva ien t  ra t ta 

chés à la  cou ronne  de Hongrie. Bien loin d ’a c c o r 
der  aux R o u m ain s  de T ransy lvan ie  les droits  p o l i 

tiques don! ils é ta ien t privés depuis  des s iècles, la



diète ho n g ro ise ,  p rofilan t des événem en ts  de 
Vienne qui m e t ta ien t  le g o u v e rn e m en t  im pér ia l  à 
sa  m e rc i ,  se h â ta  de p ro c la m er  l’u n io n  com plè te  

de la T ransy lvan ie  avec la Hongrie, en  dép i t  des 

p ro tes ta t ions ,  n o n  se u lem en t  des  R o u m ain s  for
m a n t  la m a jo r i té  de la popu la t ion  du pays ,  m ais  
auss i  des hab i tan ts  de race a l lem ande ,  les Saxons.

Les vœ ux  des R o u m ain s  ava ient été exp r im és  
so lennel lem en t dans une  a s sem blée  de p lu s  de 

40,000 pe rso n n e s ,  tenue  le 15 m a i 1848, d an s  u n e  
pla ine s ituée  p rès  de la ville de Blaj *, el qui p r i t  
dès lors  le n o m  de Câm pul L iberta ts i i ,  ils réc la 

m a ien t  n o ta m m e n t  l’a u to n o m ie  ad m in is t ra t iv e  do 
la T ransy lvan ie  sous la  souve ra ine té  de l ’e m p e re u r  
d ’A utr iche à l ’égard  duque l ils a t te s ta ie n t  le u r  fidé
lité, l ’égalité  de tous  devan t la loi, la  r e c o n n a is 

sance à la  na t ional i té  ro u m ain e  des d ro its  
po l i t iques  acco rdés  aux  au t re s  na t ional i té s  de la 
Transy lvanie ,  Hongro is ,  Seklers (fraction  de la 
race  h ongro ise  h a b i ta n t  p a r t ic u l iè re m e n t  les Car- 
pates),  e t  Saxons, l ’égalité de l ’église o r thodoxe 

r o u m a in e  avec les au t re s  églises rec o n n u e s ,  etc.
Los H ongro is  ne  t in re n t  au c u n  com pte  de ces 

réc lam a tio n s ,  et, sans s ’a r r ê te r  à la con trad ic t ion  
que tém oigna it  le u r  condu ite ,  ils e u re n t  r e c o u r s  à 
la  v io lence p o u r  é tab li r  le u r  d o m in a t io n  s u r  les

1 En allem and B lasendorf., en m agyare B a lazsfa lva ,



R oum ains  de T ransy lvan ie ,  dans  le tem ps où  eux- 
m ê m e s  s ’app rê ta ien t  à so u te n ir  p a r  les a rm es  

le u r s  d ro its  contre  le g o u v ern e m en t  au t r ich ien  et 
l’hégém on ie  a l lem ande . Aussi, qu an d  la révo lu 

t ion  m a g y are  e u t  p r is  le ca ractère  d ’une  guerre  
déc larée  en tre  la H ongrie  et l 'A utriche,  les R ou
m a ins  p r iren t- i ls  pa r t i  p o u r  cette de rn iè re ,  et 
jo ig n i re n t - i l s  le u rs  efforts à ceux  des tro u p es  im 

pér ia les  lu t tan t  contre  les a rm é es  v ic torieuses  de 
l ’in su rrec t ion .  Vers la fin seu lem en t ,  lo rsque  l’in 

te rven tion  de la R ussie  la issa p révo ir  la défaite 

finale des Hongrois, ceux-ci so n g è re n t  à g agne r  à 
le u r  cause  les au tre s  na t ional i té s ,  e t des p o u r p a r 

le rs  fu ren t  engagés avec les R oum ains ,  p a r t icu l iè 
r e m e n t  avec ceux qu i avaient quitté  la  Valachie 
ap rès  l’échec de la révo lu t ion  dans ce pays .  C’est 
a lo rs  que  su rv in t  la ca tas trophe  de Vilagos, qui 
r e m i t  la Hongrie, écrasée p a r  les a rm é es  russes ,  

sons la dom ina t ion  au tr ich ienne .
Les R oum ains  ne fu re n t  pas  les seuls,  p a rm i 

le s  peup les  dépendan ts  de la couronne  de Saint- 
Ë tienne,  à p ré férer  l ’abso lu t ism e  au tr ich ie n  au  li

bé ra lism e  m agyar .  On sa it  le rôle que jo u è re n t  les 
Croates, sous la condu ite  de le u r  « ban » Ielachitch, 
dans la rép ress io n  de l’in su r rec t io n  h o n g ro ise ;  ils 

fu re n t  aidés par  les S erbes de Hongrie et m êm e 
pa r  ceux de la p r inc ipau té .



Le rég im e  abso lu tis te ,  qu i  su iv it  l’échec des 

m o u v e m e n ts  rév o lu t io n n a ire s  de 1848, la issa au 
m oins ,  à défaut de l ibertés  polit iques ,  aux R o u 

m a in s  et aux  Serbes de l’em p ire  d ’A utr iche ,  une  
certaine au tonom ie  adm in is t ra t ive  et le l ibre  usage 
de le u rs  langues  m aterne l les .

Les Hongrois qu i,  m a lg ré  le u r  défaite et la ré 
p ress ion  sanglan te  qui la suivit,  n ’ava ien t pas dé
sespéré  de le u r  cause ,  su re n t  profiter  des p rem iè 
res  c ircons tances  favorab les  p o u r  p rend re  leu r  
revanche .  La g u e r re  de 1866 le u r  en fou rn i t  l’occa
s ion  ; a t taquée  à la fois p a r l a  P ru sse  et p a r  l'Italie, 

l ’Autriche d u t  a s su re r  à tou t  p r ix  son un ité  in té 
r ieu re ,  et  il lui fa llu t consen tir ,  vis-à-vis de la 
Hongrie, a u n e  vér i tab le  cap itu la t ion  po lit ique qui 
livra it  aux Magyars la d o m ina t ion  abso lue  de l’une 
des m oit iés  de la  m on a rc h ie  et qui devait  leu r  p e r 
m e ttre  d ’a c q u é r i r  p lus  la rd  une s itua tion  p ré p o n 
déran te  dans la  d irec tion  des affaires généra les  de 
1 E m pire  et p a r t i c u l iè re m e n t  de la po lit ique é t ra n 
gère. A l’exception  des Croates, auxque ls  u n  c o m 
p ro m is  ou accord  spécia l,  a ga ran t i  u n e  au tono 
m ie assez é tendue ,  les d iverses  nationalités  
d ép e n d an t  de la  co u ronne  hongro ise ,  n ’ont pas eu 
beaucoup  à se loue r  de ce c h a n g em en t  de rég im e 
qui les expose à des tentat ives  de déna tionalisa tion  
auxque lles  n ’avait ja m a is  songé le gouvernem en t



au tr ich ien .  Quelque in té ressa n t  que soit ce su je t ,  je  
ne  pu is  ce p en d a n t  l ’ab o rd e r ,  car  il ex igera it  un  

trop long  d éve loppem en t  et nous  é lo ignera i t  de 
l’ob je t p rinc ipa l  de ces leçons.

Revenons donc à la P én insu le  balkanique .

Nous so m m es  en 1853. De graves événem en ts  se 
p r é p a re n t  et vont modifier u n e  fois de p lus  la si
tua tion  de l’Europe orientale .  A la suite de d iscus

sions relatives aux  d ro its  respectifs  en  Terre-Sainte 

des confessions la tine et g recque ,  el à la  p ro tec 

t ion des ad h é ren ts  de cette d e rn iè re ,  la R uss ie  
avait occupé les p r inc ipau té s  ro u m ain es ,  à t i l re  de 

gage, en a t ten d a n t  q u ’il soit fait d ro it  à ses réc la
m a tions .

Je  ne  crois  pas n écessa ire  de rac o n te r  ici la 
guerre  de Crim ée; je  n ’en par le ra i  m ê m e  q u ’au 
po in t  de vue des co n séquences  q u ’elle eu t  p o u r  les 
R o u m a in s ,  conséquences  cap ita le s ,  car  c ’es t au 
tra i té  de P ar is ,  qui m it  fin à cette  g u e r re  en  185G, 

que  l ’on peu t fixer le p o in t  de dépa r t  du  déve
lop p e m en t  co n te m p o ra in  de la  R oum an ie .

O utre la r e s t i tu t io n  à la  Moldavie d ’une petite 

partie  de la Bessarabie (qui devait  lui ê t re  a r rachée  
de nou v ea u  en 1878, s ingu l iè re  réc o m p en se  des. 
se rvices  ren d u s  par  la vaillante  petite a rm é e  r o u 
maine),  le m a in t ie n  e t  le d éve loppem en t  de tous



les priv ilèges d 'au to n o m ie  et d ’indépendance  in té 

r ie u re  déjà  ga ran tis  aux p r in c ip au té s  p a r  des actes 
an té r ieu rs ,  le trai té  du  30 m a rs  1856 déc ida it  ( a r 
ticle 22), que les priv ilèges et im m u n i té s  des  p r i n 

cipau tés  de Valachie et de Moldavie se ra ien t  placés 
sous la garan tie  des p u issances  con trac tan te s ,  c’est-  
à-d ire  de tou tes  les g ran d es  pu issances ,  q u ’aucune  
pro tec t ion  exclusive ne  se ra it  exercée  p a r  l ’une 
des pu issances ,  et q u ’il n ’y au ra i t  au c u n  droit  p a r 

ticu lie r  d ’ingérence dans le u rs  affaires in té r ieu res .  
C’é ta it  la fin du  p ro tec to ra t  ru s se  et l ’en t ré e  des 
p r inc ipau té s  dans la fam ille  po li t ique eu ropéenne .

D’après  les articles 23, 24 et 25, u n e  com m iss ion  

in te rna tiona le  s iégeant à B ucares t  devait é laborer  
u n  p ro je t  de réo rgan isa tion  des pays ro u m a in s  ; 
des as sem blées  réu n ie s  à cet effet dans  les deux  
p r inc ipau té s ,  et com posées  de m a n iè re  à cons ti
tu e r  la rep résen ta t ion  la p lus  exacte des in té rê ts  
de toutes les  classes  de la société, deva ien t  être  

appelées  à ex p r im er  les vœ ux  des popu la tions .  Ce 
sont ces as sem blées  q ue  l’on  a n o m m é e s  d ’un  
te rm e  assez s ingu l ie r  qui se t rouve  du res te  dans 

le texte du  traité,  les divans « ad hoc ». Enfin, l’en
tente finale avec la pu is san ce  suzera ine  devait  être  
consacrée  p a r  une  conven tion  conc lue  à P aris  
en tre  les hau tes  pu issances  con trac tan te s .

Les R oum ains  al laient donc, enfin, être con



su ltés  s u r  la lixation de le u rs  des tinées  ; on  ne 
d isposera i t  p lus  d ’eux  sans  les en tendre ,  com m e 
on l ’avait fait si souven t  depuis  u n  siècle et demi. 

Les Divans ad hoc s ’ouv r iren t  dans  les deux  c a p i
tales le 22 se p tem b re  1857, et, le m ois  su ivan t,  ils 
e x p r im a ie n t ,  dans les cinq réso lu t ions  suivantes ,  
les vœux dont l’ac co m p lisse m e n t  le u r  para issa it  le 
p lus  ind ispensab le  p o u r  a s su re r  l ' indépendance,  
la p rospér i té  et le déve loppem en t fu tu r  de la R ou

m anie .
1“ R espec t  des d ro its  des p r inc ipau té s ,  e t  en 

p a r t icu l ie r ,  de le u r  au tonom ie ,  co n fo rm ém en t  aux 
anc iennes  cap itu la t ions  conclues avec la Sublime 
Porte  ;

2° Union des P rinc ipau tés  en u n  seul état sous 

le n o m  de R oum an ie  ;
3° Un prince  h é ré d i ta i re ,  é lu  dans u n e  des 

fam illes  régnan tes  de l’E urope occidentale ,  e t  dont 
les descendan ts  se ra ien t  élevés dans la re lig ion  du 

pays’ ;
4° N eu tra l i té  du  te rr i to ire  des p r in c ip au té s  ;
5° Le pouvo ir  lég is la tif  confié à une  Assemblée 

géné ra le  d an s  laquelle  se ra ien t  rep résen tés  tous 
les in té rê ts  de la nation .

Deux ques tions  nouvelles  su rg issa ien t  ainsi, 

celle de l’un ion  et celle du prince é tranger .

La p rem ière ,  en réalité ,  n ’était  r ien  m o ins  que



nouvelle ,  on  p o u r ra i t  dire, p re sq u e ,  qu 'elle ex is 
ta i t  depuis  la fondation  des p r in c ip a u té s ,  car 

elle éta i t  dans la  n a tu re  m ê m e  des choses. Deux 
éta ls  vois ins ,  d ’im por tance  com parable ,  habités  
p a r  des p o p u la t io n s  de m ê m e  r a c e , de m êm e 
langue et de m ê m e  relig ion, que ne sépare  aucun  
obstacle géog raph ique ,  qu i,  au cours  de p lu s ieu rs  
siècles,  ont eu c o n s ta m m e n t  des des tinées  p a ra l 
lè les ,  devaien t n éc es sa irem en t  tendre  à s ’unir, 

d ’au tan t  p lus que la faiblesse de chaque p r inc i
pau té  isolée, devait  la p o r te r  à rec hercher ,  par 

l ’un ion  avec sa voisine, u n  ac c ro issem en t  de force. 
En fait, au  m il ieu  des v ic iss itudes de toute n a tu re  
que t r a v e rs è re n t  les p r inc ipau té s  depu is  leu r  
c réa t ion  ju s q u ’à no tre  siècle, cette idée de l ’un ion  

don t on re trouve  c e p en d a n t  l ’influence dans l ’in 
s is tance  avec laquelle  les c h ro n iq u e u rs  et h is to 
r iens  r o u m a in s ,  dès  le x v i i c s ièc le ,  affirment 
l’un ité  de race des h ab i tan ts  de la M unténie (Vala
chie) et de la Moldavie, était  res té  à l’é ta t  la tent. 
L o rsque  les p r inc ipau tés ,  délivrées de la d o m in a 

t ion  fanario te ,  c o m m e n c è re n t  à rep ren d re  posses
sion d ’olles-mêm es, lo rsque ,  avec la cu l tu re  r o u 
m a ine ,  se développa le sen t im e n t  national ,  la 
pensée de l 'u n io n  devait  appa ra i t re  com m e la 
con tre -part ie  des d iv is ions passées  qui ava ien t été 
si souven t fata les à la  race  ro u m ain e ,  enfin, les



m o u v e m e n ts  de 1848, qui sou levaien t  l ’A llemagne 
et l ’Italie au  n o m  de l ’un ité  com m e au  n o m  de la 
l iberté ,  devaien t  la  fortifier encore  dans l ’espri t  
des patr io tes  ro u m a in s .  En 1856, elle était  m û re ,  
et son exp ress ion  so r t i t  de tou te s  les po itr ines  

ro u m a in e s  avec une  énerg ie  ir rés is t ib le .  Dès l’ou 
v e r tu re  des négocia tions de Paris ,  avan t m ê m e ,  
lo rs  des confé rences  qui s ’é ta ien t  tenues  à Vienne 

a n té r ie u re m e n t  à la guerre  q u ’elles n ’ava ien t  pu  

em pêcher ,  la F rance s ’éta i t  faite, p a r  l’o rgane  de 
ses rep résen tan ts ,  le défenseu r  au p rè s  du concer t  

eu ropéen ,  de l ’u n io n  des p r inc ipau té s .  Cette at ti
tude ,  si confo rm e à nos  g éné reuses  t rad i t ions  
nationales ,  ne  se d ém en ti t  pas  u n  ins tan t  dans 

tou tes  les négoc ia tions  qui su iv iren t .  Et dans cette 
c irconstance  no tre  pays n 'é ta i t  pas poussé  se u le 
m e n t  p a r  u n  se n t im e n t  chevaleresque ,  il l ’était 

aussi par  u n  sens exact de la  s i tua tion  qui lui fai

sa it  c o m p re n d re  que p lus  la R oum an ie  sera it  forte, 

m o in s  elle sera it  exposée à sub ir  la dom ination  ou 
l 'influence d ’un  des é ta ts  vois ins ,  et p lus  elle p ré 
sen te ra i t  de g a ran t ies  en  faveur  du  m a in t ien  de 
l’o rd re  el de la paix en  Orient.

Si l’u n ion  des pays ro u m a in s  a pu  s ’effectuer, ce 
ré su l ta t  es t dû ,  avant tout,  aux  R oum ains  eux- 
m ê m es ,  qu i,  ainsi que nous  le ve r rons  tou t  à 
l’h eu re ,  l ’on t  accom plie  m a lg ré  l ’E urope ,  m ais  il



es t dû  aussi,  pou r  u n e  grande  part,  à la  F rance  qui 
les a to u jo u rs  so u te n u s  de ses e n c o u rag em en ts  et 

de sa m éd ia t ion .
Le vœu exp r im é  par  les R oum ains  en  faveur de 

la  n o m ina t ion  d ’u n  p r ince  é tranger ,  su rp re n d  au 

p re m ie r  abord  ceux  qui ne co n n a issen t  q u ’insuffi
s a m m e n t  l’h is to ire  in té r ieu re  des états ba lkan i
ques. Q uand on réfléchit,  au  con tra ire ,  on  y trouve 
l ’exp ress ion  d ’u n  se n t im e n t  exact de l’in té rê t  du  
pays en m ê m e  tem ps que d ’u n  louable d és in té re s 

se m en t  chez ceux qui au ra ien t  p u  a sp ire r  à la 
d ignité p r incière .  L ’instabilité  du  pouvoir ,  m êm e 

depuis la  d ispari t ion  des fanario tes ,  les r ivalités  

en tre  les g randes  familles ,  la difficulté p o u r  un  

prince  so r tan t  des rangs  de la nat ion  d ’a c q u é r ir  

une  au to ri té  incontes tée  s u r  ceux  qui é ta ien t  h ie r  

ses égaux, avaient convaincu  beaucoup  d ’h o m m e s  

po lit iques ro u m ain s  de l ’in té rê t q u ’il y au ra i t  à 
p lacer  su r  le trône  do la R oum an ie  unifiée un  

m e m b re  d ’u n e  famille  souvera ine  occidentale ,  
t i ran t  de son orig ine  une  sor te  de supé rio r i té  
acceptée d e  tous,  et, su r tou t ,  é t ranger  à tou tes  les 
com péti t ions  locales  et aux  in tr ig u es  de famille-. 
L h isto ire  u l té r ie u re  de la R oum an ie  a m o n tré  
toute la  sagesse de ces conc lus ions  *.

' fi convient de rem arquer que la situ ation  n ’était pas ic i  
ta m êm e qu’en Serbie, où la fam ille régnante avait été, dès



Ces vœ ux ne devaien t pas ob ten ir  une  sa tis fac
tion im m éd ia te .  Com me il arrive so u v en t  p o u r  les 
œ uvres  des congrès  in te rn a t io n a u x ,  ce lle .du  con 
grès de Paris, con tenue  dans la conven tion  du 
19 aoû t  1858, était  incom plè te  et hybr ide .  Malgré 
scs efforts, le  délégué frança is ,  Thouvenel,  auquel 
s ’é ta ien t  jo in ts  ceux  de la P russe ,  de la Sardaigne 
et m ê m e  de la R ussie ,  n ’avait pu  ob te n ir  l ’un ion  
p u re  et s im ple. La Convention m a in te n a i t  les 

p r inc ipau té s  co m m e états  s é p a r é s , avec leu rs  
p r inces  et leu rs  as sem blées  législa tives d is t inctes ,  
les p r inces é tan t  élus k li t re  v iager  p a r  les as sem 
blées. Mais les p r in c ip au té s  é ta ien t  qualitiées de 
principautés-unies, u n e  com m iss ion  cen tra le ,  c o m 
posée d 'u n  n o m b re  égal de m e m b r e s  va laques  et 
m oldaves ,  devait  s iéger  à F ocshan i,  ville s ituée  su r  

la f rontière  des deux pays ,  et être  chargée  de p ré 
p a re r  les lois d ’in té rê t  c o m m u n  et m ê m e  de rév i

se r  la législa tion  ex is tan te ,  de m a n iè r e  à la  ren d re  
un ifo rm e  dans les deux  p r in c ip a u té s ;  enfin, les 
deux  m ilices  devaien t  être  réo rg an isées  su r  u n  

p lan  identique, de m a n iè re  à n ’ê tre  p lu s  que deux 
corps  d ’une  m ê m e  arm ée .

C’était p resque  l’un ion ,  m ais  ces d e m i-m e su re s  

ne co n ten tè re n t  pas  les R oum ains ,  qui ré so lu re n t

l'origine, p lacée hors de pair, par les services rendus par 
son  ch ef au m om ent de la délivrance du p a y s .



de p ren d re  eux -m êm es  ce que l ’Europe refusa i t  de 

leu r  accorder.  A la fin de décem bre  1858 les 

assem blées  se réu n is sa ie n t  à B ucares t  et à Iassi, 
p o u r  p rocéder  à l ’é lec tion  des princes.  Le 5 j a n 

vier 1839, l’A ssem blée m oldave  élisait le colonel 
Couza, qui, le 21 du  m ê m e  m ois ,  é ta i t  choisi éga le
m e n t  par  l’Assemblée de la  Yalachie. Après q u e l
ques  difficultés, la P orte  consenti t ,  co m m e p re sq u e  
tou jours ,  à reconna î t re  le fait accom pli ,  e t sa n c
tionna « p o u r  cette fois se u lem en t  » la double  
é lec tion  du prince r o u m a in .  De « personne lle  » à 

1 o r ig in e , 1 u n io n  des deux  p r inc ipau té s  devint 
« i celle « en  1862, lo rsque  les deux  assem blées  se 

m u n i re n t  en u n e  seule s iégean t à B ucares t  e t  que 
l'-s m in is tè re s  séparés  firent place à u n  m in is tè re  

u n iq u e .  L un io n  était  faite et définitive. R esta i t  à 
accom plir  deux  au tre s  des idera ta  : l ’hé réd i té  du  

pouvo ir  et le p r ince  é tranger .  Les difficultés é p ro u 
vées p a r  A lexandre-Jean,  tel es t  le n o m  q u ’ava it  
pris  Couza en  m o n ta n t  su r  le trône ,  le co n d u is i 
re n t  à abd iquer  en février  1866. Le S éna t  et le 
Corps législatif, car ,  à la  su ite  d ’un  coup  d ’état 
exécuté  en  1861, Couza ava it  donné au  pays  u ne  

nouvelle  cons ti tu t ion  im itée  de la constitu tion  
im péria le  française, se r é u n ir e n t  p o u r  lu i donner  
u n  successeu r  et cho is iren t  le com te  de F landre ,  
Philippe, frère du  roi des Belges. S u r  le refus de



leu r  p re m ie r  élu, les r e p ré se n ta n ts  ro u m a in s  p ro 
p o sè re n t  au  choix de la  n a t ion  Charles de I lohen- 
zollcrn  qui fu t é lu  et, v ivem en t  encouragé  p a r  
l ’e m p e re u r  Napoléon III, accep ta  le t rône  p r inc ie r  
qui deva it  p lu s  ta rd  se t r a n s fo rm e r  en trône  royal. 
La T urqu ie  p ro te s ta  de n o uveau ,  sou tenue  p a r  

l ’a t t i tude  de la R uss ie  q u i ,  voyan t m a in te n an t  
l ’u n ion  affermie, se re p e n ta i t  de l’avoir  encouragée 
en  1856 et dem anda i t  q u ’on en rev ienne  à l ’é ta t de 
choses p rév u  p a r  la  conven tion  de Paris .  Mais la 

P orte  cons ta tan t  que les p u issances  occ identales  
n ’é ta ien t  pas  d isposées  à in te rven ir  ni su r to u t  à 

lui p e rm e t t re  d ’in te rven ir  e l le -m ê m e ,  finit par  
reconna î t re  Charles P r com m e prince héréd i ta i re  

de R oum anie .

L aissons un  m o m e n t  lgt R oum an ie  p o u r  laquelle  
es t close d éso rm a is  l’ère des  g randes  t r a n s fo rm a 
tions et voyons ce qui se pas se  chez u n  peup le  qui,  
depuis l’époque  de la conquê te  tu rq u e ,  se m b le  
p longé dans u n  p ro fond  som m eil .

Les Bulgares, placés au  ce n tre  de la pén in su le ,  
loin de toute influence et de tou t  secours  é tranger ,  
n ’avaien t pas , co m m e le u rs  frères de race,  lès 

Serbes,  ou  c o m m e les Grecs de l ’IIellade et de la 
Morée, che rché  à s e co u e r  le jo u g  o t tom an .  Du 

re s te ,  accablés sous  la double  oppress ion  des



fonctionnaires  tu rc s  et du  c le rgé  grec, ils s ’igno

ra ie n t  p re sq u e  eux -m êm es .  Ce n ’es t q u ’à la  fin du 
a v i i i c siècle que l ’on voit r éa p p a ra î t re  des éc r i

vains  bu lgares .  Sofroni,  évêque de Vratsa , u n  des 
ra re s  p ré la ts  s laves de cette époque ,  n o u s  dépe in t  
l ’é ta t m isé rab le  do la Bulgarie, dévastée  p a r  les 
lvirdjalis, e t foulée aux  pieds a l te rn a t iv em en t  p a r  
les troupes  du su l tan  et p a r  celles de Pasvan-Oglou, 
p acha  révolté  de Vidin. Le m o in e  Païsii cherche  
a évoquer  l ’an t ique  g lo ire  de sa  race,  dans son  
Histoire du peuple, des tsars et des saints bulgares.

Les cam p a g n es  des  a rm ées  ru s se s ,  en  1811 et 
en 1828, m ire n t  p o u r  la  p re m iè re  fois les Bulgares 
en contac t avec les su je ts  d 'u n e  grande  pu issance  
ap p a r tenan t  à la m ê m e  re lig ion  et p re sq u e  à la 

m ê m e  race q u ’eux. Dès lors,  ils c o m m e n c è re n t  à 

voir  dans  la Russie le u r  l ibé ra tr ice  fu lu re .  m ais  la 

dél ivrance devait  se faire lo n g te m p s  a t tendre ,  car 
j u s q u ’en  1878, il n ’es t n u l le m e n t  q u es t ion  d ’eux 
dans les tra i tés  conc lus  avec la  Turqu ie .

Mais la rena issance  de la  nat ional i lé  bu lgare  
devait  su iv re  une  voie d ifférenle de celle des a u 
tres  peup les  b a lk a n iq u e s .L e s  fonda teu rs  de l’indé

pendance  se rbe  é ta ien t il le ttrés ,  c ’est u n e  fois 
l ibres seu lem en t ,  q u ’ils c o m m e n c è re n t  à s ’in s 
t ru i r e  ; c’est p a r  le l ivre et l ’école, au  contra ire ,  
que les B ulgares  on t  p rép a ré  le u r  dé l iv rance .



Les in it ia teu rs  de ce m o u v e m e n t  fu ren t les Bul
gares  établis  à l ’é t ra n g e r ,  p a r t icu l iè rem e n t  en 
R ussie ,  en  R o u m an ie  et en  A utr iche .  En 1853, la 

p rem ière  école b u lga re  é ta it  fondée  à G abrovo, au  
pied  des Balkans, et b ie n tô t  ap rès  il s ’en  o u v ra i t  
d ’au tres  dans les différentes rég ions hab itées  p a r  les 
Bulgares, Bulgarie d anub ienne ,  R oum élie  et Macé

doine. Les Grecs ne  pouvaien t voir  d ’u n  bon  œil 
le déve loppem en t d ’u n  e n s e ig n e m en t  qui m e n a 

çait de devenir  p o u r  l ’he l lén ism e  u n e  dange reuse  

co n cu rren ce .  Le c le rgé  grec, dé jà  peu  s y m p a 
th iq u e  aux  Slaves, fit to u t  ce q u ’il p u t  pou r  
étouffer dans  l ’œ u f  le m o u v e m e n t  bu lgare ,  m a is  il 

ne  r é u ss i t  q u ’à en v e n im e r  e t  à é tendre  la  lu tte  
déjà ouverte  depu is  long tem ps  s u r  le te r ra in  

p u r e m e n t  relig ieux. Cette g u e r re  m ora le ,  en t re 
coupée parfois d ’inc idents  violents-, d u ra  q u a ra n te  
ans, et  la ténacité bu lga re  finit p a r  t r io m p h e r  de 

l ’hab i le té  g recque.
Un m o m e n t ,  vers 1860, un  ce r ta in  n o m b re  de 

Bulgares, p a rm i le sque ls  se t ro u v a i t  M. Tsankov, 

a u jo u rd ’h u i  le doyen  des h o m m e s  po l i t iques  de la 

p r inc ipau té ,  ava ien t  songé à c h e rc h e r  le sa lu t  de 
leu r  race dans une  u n io n  avec l’église ro m a in e ,  

conclue su r  les m ê m e s  bases que celle des R ou
m a in s  de Transy lvanie ,  des R u thénes  et des  A rm é

n iens.  Mais les trad i t ions  o r thodoxes  é ta ien t  trop



pro fo n d é m e n t  en rac inées  dans l ’âm e des Bulgares 
p o u r  que ce p ro je t  p u is s e  réu ss i r .  Le n o m b re  des 
Bulgares accep tan t  l’u n io n  ne  fu t ja m a is  que très  

res tre in t .

Le P a tr ia rc h a t  g rec  ne  s ’en  é m u t  pas  m o in s  et 
se déc ida  à e n t re r  en  négoc ia tions  avec les Bul
gares  et à  leu r  p ro m e t t re  que lques  concessions 
part ie l le s ,  co m m e la n o m ina t ion  d ’évêques slaves 
et l’usage de la l i tu rg ie  s lavonne. E nfin ,  après  
d ix  ans  de ten ta t ives  in f ruc tueuses ,  les Bulgares 

s ’ad re ssè ren t  d irec tem en t  au su ltan  qui,  c ra ignan t 
que la  quere lle  g réco-bu lgare  n ’occas ionnât des 

tro u b le s  graves,  et satisfait, du  r e s t e ,  de d im i

n u e r  la  p rép o n d é ra n ce  excessive de l’hel lén ism e, 
accorda, le 27 février  1870, le f irm an qui o rgan i

sa it  l ’église au tocéphale  bu lga re  sous la d irec tion  
d u n  E xarque  r é s id a n t  à  Constantinople. C’était  

p o u r  les B ulgares  une  vic to ire  im por tan te ,  non  
se u lem en t  su r  le t e r ra in  re l ig ieux  et scolaire ,  mais 
auss i  s u r  le te rra in  po li t ique ,  pu isq u e ,  ainsi que 
J ai déjà  eu  l ’occas ion  do le d ire ,  les d ignitaires 

ecclésiastiques sont,  en  Turquie ,  les rep ré se n tan ts  
officiels des ch ré t iens  de leu r  r ite .  Le f irm an  de 
1870 cons ta ta i t  a insi la recons t i tu t ion  de la  natio- 
lité bu lgare .  Le P a tr ia rc h a t  de C onstantinople ,  
co m m e bien  on pense,  p ro te s ta  éne rg iq u em e n t  
contre  la déc is ion  im péria le ,  et, b ien  que la cons



t i tu t io n  d ’u n e  église b u lga re  au to n o m e  n ’eû t  r ien  

de c o n tra ire  aux  t rad i t io n s  de l 'Eglise orthodoxe, 

il la fit déc la re r  sc h ism a t iq u e  p a r  u n  concile a u 
quel ne  p r i re n t  p a r t  que  des  p ré la ts  g recs  et don t 
les déc is ions ne f u re n t  ja m a is  rec o n n u es  p a r  les 
au tre s  églises o r thodoxes ,  n o ta m m e n t  p a r  l ’église 
ru s se  qui ne  cessa  pas  d ’en t re ten i r  les rela tions 

les p lus  cord ia les  avec l ’église bu lgare ,  à l ’é rec 
t ion  de laquelle  les r e p ré se n ta n ts  de la  R uss ie  
à C onstantinople ,  et p a r t icu l iè rem e n t  le général 

Igna tiev ,  alors  a m b a s s a d e u r ,  ava ien t  la rg e m en t  

contribué.
Les B ulgares  ava ien t  donc pu, par  le u rs  patients  

efforts, f ra n ch ir  u n e  p rem iè re  étape s u r  la ro u te  
de la l iberté . R ien ne  dit  q u ’ils n ’au ra ien t  pas , de 

m ôm e , p a rc o u ru  les a u t re s ,  si les événem en ts  
de 1878 n ’é ta ien t  pas  v enus  d evance r  les te m p s  et 
l e u r  ap p o r te r  cette indépendance  don t la conquête  
le u r  eût,  sans doute ,  d em an d é  b ien  des années .

Si l ’activ ité  des p a t r io tes  bu lga res  fut p r inc ipa

le m e n t  to u rn é e  vers  la  lu t te  inte llectuelle  con tre  
la s u p ré m a t ie  g recque ,  il s ’en  t ro u v a  aussi qui, 
p lu s  im pa t ien ts ,  essayèren t ,  les a rm e s  à la m ain ,  

de secoue r  le -joug tu rc .  Les n o m s  de Georges 
R akovski,  de P ana io t  Hitov, de Toliou, de V as i le  
Levski,  de K hris to  Botev, m é r i te n t  de pas se r  à la 

pos té r i té  m a lg ré  le p eu  de succès  de leu rs  te n ta 



tives, qui ne fu ren t  le p lus so u v e n t  que d ’héro ïques  
suicides.

P eu  de te m p s  après  la  guerre  de Crimée, u ne  orga

n isa t ion  rév o lu t io n n a ire  secrè te  avait  com m encé  à 
se form er en Bulgarie avec des  com ité s  dans diffé
ren te s  villes et u n  com ité  cen tra l à Bucarest.  B eau
coup  de pa tr io tes  co m p ro m is  com m e kom itadjis 

f u re n t  e m p r iso n n és ,  d épo r té s  en T urquie  d ’Asie ou, 
p lus  h e u re u x ,  p u re n t  s ’en fu ir  en  R oum an ie  où  se 

cons t i tuè ren t ,  n o ta m m e n t  à B ucares t  et à Braïla, 
de vé r i tab les  co lon ies  d 'exilés  po l i t iques  auxque ls  
la n a t ion  ro u m ain e  accorda  u n e  f ra te rne l le  h o sp i
ta l i té .  Bien des h o m m e s  po l i t iques  de la Bulgarie  
lib re  d ’a u jo u rd ’hui on t  passé  les années  de leu r  
je u n e s se  à e r re r  s u r  la te r re  é t rangère  « nem ili  

ned ra g u i  », co m m e dit M. Vazov, qui,  dans quel

q u es -u n s  do ses réc its  les p lu s  a t tachan ts ,  nous 
décrit  la vie des exilés q u ’il a par tagée  lu i -m ê m e .



L E  T R A I T É  D E  B E R L I N

En 1873, une  in su r rec t io n  éclate en  Herzégovine, 

à l ’ex t ré m ité  n o rd -o u e s t  de l’E m pire  o ttom an .  La 
conflagra tion  se propage  rap id e m en t  et em brase  
toute la Bosnie; ch ré t iens  et m u su lm a n s  se b a t ten t  
avec a c h a rn e m e n t  et là, com m e en  Crète ou en 

Arm énie , les au to ri tés  tu rq u es  se m o n t re n t  im 
p u is san te s  à ré ta b l i r  l ’o rd re .  Ces événem en ts  su 
rexc iten t  dans to u t  l’em pire  le fana tism e des 

m u s u lm a n s  en m ê m e  te m p s  q u ’ils réveillent les 
espérances  des ch ré tiens .  Les Bulgares, qui depuis 

quelque te m p s  s ’o rg a n ise n t ,  o u v ren t  la lu t te  à 

P anagh iou rich té ,  au  sud  des Balkans, et, b ien tô t  
après ,  dans  to u t  le b ass in  s u p é r ie u r  de la Maritsa. 
Le g o u v ern e m en t  tu rc  envoie des bach ibouzouks ,  
so lda ts  ir ré g u lie rs ,  r e c ru té s  pa rm i les p ires  é lé

m e n ts  de la  p o p u la t ion  m u s u lm a n e  d ’E urope et 
d ’Asie, auxque ls  les au to r i té s  locales, im pu issan tes  

ou  com plices,  l iv ren t les m a lh e u re u x  hab i tan ts .



P o u r  savoir  ce qui se passa  alors à P anagh iou -  

r ich té ,  à P erouch t i tsa ,  à Batak, il suffit de se r a p 

pe ler  les scènes horr ib les  qui ont ensang lan té  
l ’Arm énie ,  il y  a quatre  ans.

Au m ois  de ju in  1876, la Serbie, qui,  depuis  le 

c o m m e n c e m e n t  des in su rrec t io n s  bosn iaques ,  sou 
tena it  p lus  ou  m o in s  o u v e r te m e n t  ses com pa
tr io tes  ch ré t iens  de cette région,  avait  déclaré la 
guer re  à la T urquie .  Trop peu  n o m b reu se  m alg ré  
l ’appo in t  de vo lon ta ires  ru sses  et bu lg a re s ,  et 

in su ff isam m ent organ isée ,  l ’a rm é e  serbe ne  put 
ré s is te r  b ien  long tem ps  quo ique  les débuts  de la 
cam pagne  lui a ien t  été favorables et q u ’elle ait 
p u  u n  m o m e n t  s ’avance r  su r  le te r r i to i re  tu rc .  
B ientôt,  le te rr i to i re  serbe fu t envahi à son tou r  

et on vit  s’y ren o u v e le r  les m ê m e s  actes de b a r 
b ar ie  que su r  les bords de la  Maritsa. H eu reu se 
m e n t  que l ’Europe  in te rv in t ,  obligeant le gouver

n e m e n t  tu rc  à a r rê te r  la m a rc h e  de ses troupes  et 
à  accepter  la  pa ix  s u r  la base du statu  quo ante.

Tous ces év é n em en ts  ava ien t  obligé l ’Europe à 
s ’o ccu p er  de nou v ea u  de la ques tion  orien ta le .  Les 
a m b a ssa d e u rs  des g randes  pu issances  à Constanti-  

nople  se r é u n ir e n t  en  conférence e t  é tu d iè ren t  un  
p ro je t  de réo rg an isa t io n  des p rovinces eu ropéennes  

de l ’E m pire  o t tom an .  Bien q u ’affaiblie p a r  les révo
lu tions  de palais  qui venaien t ,  en  quelques  m ois ,



de fa ire  se su c cé d e r  tro is  su l tans  s u r  le trône 
im pér ia l ,  la  P orte  re s ta i t  fidèle à ses traditions 
d ’a te rm o ie m en ts  et de rés is tance  passive. De tem ps  
en tem p s ,  p o u r  égarer  la d ip lom atie  et l’opinion 

p ub l ique  eu ropéennes ,  elle accordai t  que lque  r é 
fo rm e illuso ire ,  co m m e ce tte  cons ti tu t ion ,  qui 
f ig u re ' to u jo u rs  en tê te  de l ’Annuaire  officiel otto
m a n  et qui dote , su r  le pap ier ,  la  T u rqu ie  de tou tes  

les garan ties  du  g o u v e rn e m e n t  pa r lem enta ire .

Vous le voyez, dans cette é te rne lle  q u es t ion  
d ’Oricnt,  les m ê m e s  p h ases  se r e p ro d u ise n t  cons

ta m m e n t .  Les récen ts  événem en ts  d ’A rm énie  e t  de 

Crète n o u s  offrent u n e  m a rc h e  to u t  à fait  s e m 
blable à celle des affaires de Bosnie et de Bulgarie, 
de -1875 à 1877. M assacres, confé rences  d ip lom a
tiques ,  m a u v a is  vou lo ir  de la Porte ,  parfo is  d iss i
m u lé  d e r r iè re  des concess ions  il lusoires ,  to u t  s ’y 
re trouve. Mais, en  1877, le d é n o u e m e n t  fut diffé
re n t  parce  q u ’u n  g ran d  peuple  v in t  j e t e r  son  épée 

su r  la table des  confé rences ,  abandonnée  p a r  les 
d ip lom ates .

Le 17 avril 1877, la R ussie  avait déc laré  la 
g u e r re  à la Porte ,  e t ses a rm é es ,  en  ver tu  d ’une con
ven t ion  conc lue  avec la R oum an ie  et ga ra n t issa n t  
à celle-ci l’in tégr i té  de son  te rr i to ire ,  f ranch issa ien t  

le P ro u t  et se d ir igea ien t  vers le Danube.
Les événem ents  de cette g u e r r e  son t  assez ré 



cents et su f f isam m en t  connus  p o u r  q u ’il soit i n u 
tile de les  rap p e le r  ici. On sait  aussi la p a r t  glo
r ieuse  q u ’y p r i t  la je u n e  a rm é e  ro u m ain e ,  lo rsque ,  
su r  les in s tan c es  du c o m m a n d a n t  en chef des 
t ro u p e s  r u s se s ,  le g o u v e rn e m en t  r o u m a in  se d é 
cida à a b a n d o n n e r  l ’a t t i tude  de n eu tra l i té  a rm ée  
q u ’il avait gardée  j u s q u ’alors et à ven ir  au  secours  
des  R usses  que  la va illan te  ré s is tan ce  d ’O sm an-  

P ach a  à P levna avait  m is ,  p o u r  u n  m o m e n t ,  dans 
u ne  s i tua tion  difficile. L’arr ivée  des troupes  r o u 
m a ines  devan t P levna r a m e n a  la vic to ire  sous  les 
d ra p e a u x  ch ré t iens  et ce fu re n t  elles qui en le 

v èren t  la p rem iè re  red o u te  tu rq u e .
Les Bulgares p r i re n t  auss i  à la  g u e r re  l ib é ra 

tr ice  une  p a r t  qui,  bien  que m odeste ,  m é ri te  d ’être 
signalée. Dès le d é b u t  des opéra tions ,  l ’au to ri té  

m il i ta ire  ru sse  avait  organisé ,  p r in c ip a le m en t  avec 
des ém ig rés ,  des ba ta i l lons  de vo lon ta ires  bu l
gares  dont le n o m b re  s ’éleva, au  cou rs  de la c a m 

pagne, j u s q u ’à douze. Ces bata i l lons,  co m m an d é s  
p a r  des officiers ru sses ,  p r i re n t  u n e  p a r t  active 

au x  opéra t ions .  P lu s ie u rs  acco m p ag n è re n t  le dé 
ta c h e m e n t  de Gourko dans  sa  h a rd ie  chevauchée  
au delà des Balkans. Ils se d is t in g u è re n t  au  co m b at  

de S tara-Zagora  où  ils lu t tè re n t  u n  con tre  tro is ,  
pu is  à la défense du  col de Chipka, et enfin, au 
co m m en c em en t  de 1878, à la  bataille do Cheïnovo*



so u s  les o rd re s  de Skobelev. Dans tou tes  ces cir
cons tances ,  les vo lon ta ires  bu lgares  m é r i tè re n t  les 

éloges les plus ch a le u re u x  des géné raux ,  qui les 
c o m p a rè re n t  aux  m e il le u rs  so lda ts  ru sses .

Au c o m m e n c e m e n t  de .1878, la  Serbie avait  de 
nou v ea u  déc laré  la g u erre ,  et, p lus  h e u re u se  que 
dans  sa p rem iè re  tentative, avait vu ses t ro u p es  
s’avancer  v ic to r ieu se m e n t  j u s q u ’à Sofia. Q uant au 

M onténégro, qui avait o u v e r t  les hosti l i tés  en 
m ê m e  te m p s  que la Serbie et d ’accord  avec elle, 
en  ju in  1876, il n ’avai t ja m a is  déposé les a rm es ,  et, 
ap rè s  des a l te rna t ives  de succès et de revers ,  il 
se t rouvai t ,  en définitive, avoir  p rése rv é  son  te rr i 

to ire  et occupé que lques  parties  de celui de l’en 
nem i.

L ’a rm is tice  d ’Andrinople, le 31 ja n v ie r  1878, m i t  
fin à la guerre  et fu t su iv i des  p ré l im in a ire s  de 

paix, s ignés à San-Stcfano, petite  ville de la b an 
l ieue  de Constantinople.

La T urqu ie  rec o n n a is sa i t  l ’indépendance  de la 

R oum anie ,  de la  Serbie et du  M onténégro ;  ces 
deux dern ie rs  pays ob tenaien t  u n e  rectification  de 

fron tiè re ,  tand is  que la R o u m an ie  avait  se u lem en t  

droit  à u n e  indem nité  à déba ttre  u l té r ieu rem en t .  
En ou tre ,  la R u s s ie ,e n  se fa isan t céder  p a r l a  T u r

quie  la Dobroudja, se rése rva i t  le d ro it  d ’échange r  
ce te rr i to i re  p eu  fertile , h ab i té  par  une popu la tion



cla irsem ée  ap p a r ten a n t  aux races les p lus  d iverses 
con tre  les d istr ic ts  v é r i tab le m en t  ro u m a in s  r e s 
t i tu és  à la  R o u m an ie  en  1856.

L’u ne  des c lauses  les p lu s  im por tan tes  du tra i té  
de San-Stéfano était  la  cons ti tu t ion  d ’une  p r inc i

pau té  de Bulgarie , t r ibu ta ire  de la  Porte ,  e t co m 
p re n a n t  tous  les te rr ito ires-  occupés  par  la  race 

bu lgare ,  depuis  le D anube j u s q u ’à Cavala s u r  la 
m e r  Egée, e t depuis  la m e r  Noire j u s q u ’aux  m o n 

tagnes de l ’Albanie.

La Bosnie e t  l ’H erzégovine re s ta ie n t  placées 
so u s  la souvera ine té  de la Porte  m a is  devaien t  être  
dotées d ’u n e  ad m in is t ra t ion  au tonom e.

Le tra i té  de P ar is ,  en p laçan t l’in tégrité  de l ’E m 
pire  o t to m an  sous la ga ran tie  des p u issances ,  

ava it  fait de tou le  m odif ication  à son te rr i to i re  
une  q ues t ion  eu ro p é en n e .  Aussi,  fut-il déc idé 
que  les s t ipu la t ions  de San-Stéfano se ra ien t  so u 
m ises  à l’exam en  d 'u n  congrès  des g ran d es  p u is 

sances qui se t in t  à Berlin so u s  la  p rés idence  
du  prince  de B ism arck .  L ’œ uvre  du  Congrès de 

Berlin , in sp irée  p r in c ip a le m en t  p a r  l ’A ngleterre ,  
d on t le b u t  u n iq u e  était  de d im in u e r  l’influence 

que  .les d e rn ie rs  événem en ts  ava ien t  donnée  en 
O rient à la Russie, es t  c e r ta in e m e n t  l ’une des 
p lus  im parfa ite s  qu i so ien t  sorties des d é l ib é ra 
tions des d ip lom ates  occidentaux. Les défauts du



tra i té  de San-Sléfano com m e la  c lause  de l 'échange 
forcédo laB essarab ie  ro u m ain e  contre  la D o b ro u d ja  
ne  fu ren t pas corr igés ,  tand is  que ses d isposit ions 
les p lus  ju s tes  fu re n t  effacées ou m uti lées .

C’est p o u r ta n t  le tra i té  de Berlin  qui règ le  e n 
core les  des tinées po lit iques de la P én insu le  ba lka
n ique  et, chose  s ingu l iè re ,  la  p u issance  contre 
laquelle il é ta i t  dirigé, la  R ussie ,  s ’en  es t fait , à. 
ce r ta in  m o m e n t ,  le d é fenseu r  acharné .  Aussi, 
l’é ta t ac tue l de l ’E u rope  orien ta le  ne peu t- i l  être  

cons idéré  que co m m e prov iso ire .  P e rso n n e  n ’en 
est satisfait.

P a r  leu r  im po li t ique  ex igence,  les Russes  se 
son t  aliéné la R oum an ie  en m ê m e  te m p s  que la 
possess ion  de la  D obroud ja  r isque  de deven ir  une 

cause  de conflit en tre  les R o u m ain s  et le u rs  alliés 
n a tu re ls  de la r ive  d ro ite  du  Danube.

L ’occupation  a u t r ich ie n n e  en  Bosnie et en  Herzé
govine fe rm an t p o u r  to u jo u r s  ces p rov inces  à la 
Serbie, p o u sse  celle-ci vers  la Macédoine où  elle 

se t rouve  en  lu tte  avec ses f rè res  de race ,  les Bul
gares .  Ces d e rn ie rs ,  n a tu re l le m e n t ,  rêven t to u jo u rs  

de la Grande-Bulgarie  de S an  Stefano, m orce lée  

en trois t ronçons  p a r  le cong rès  de Berlin. Deux 
de ces tro n ço n s ,  la  Bulgarie p r o p re m e n t  dite et la 
Roum élie  o rien ta le ,  cette sor te  de m o n s t re  p o l i 
t ique qui n ’é ta it  ni bulgare* ni tu rc ,  ni p r in c i 



pauté ,  ni p rovince ,  ont fini p a r  se r é u n i r  en  1885. 

m ais  la  Macédoine res te  encore  tu rq u e  et les r é 
fo rm es  p rév u e s  en sa faveur p a r  le tra i té  de Berl in  
n ’on t j a m a is  été exécutées .  Enfin, la Grèce, qui,  

m a lg ré  son  inac tion  en  1877, a o b tenu  une  assez 
sé r ieuse  au g m en ta t io n  de te rr i to i re ,  ne  s ’en es t pas 
m o n tré e  sa tisfa i te  e t  espère  to u jo u rs  quelque  
n o u v e l le  faveur de l ’E u rope  dont elle a  été si 
lo n g te m p s  l ’enfan t gâté. Que n ’a-t-elle eu p lus  de 
pat ience cette fois! Sans doute ,  son  in te rven tion  
en  faveur des Crétois, m e n ac és  d ’être  tra i tés  

com m e les  B ulgares  en 1876 e t  les A rm én iens  en 
1894, é ta it  ju s t i f iée ,  ne  fut-ce que dans le b u t  
d ’obliger  l’Europe  à in te rv en ir  m a tér ie l lem en t .  
Mais u n e  fois ce ré s u l t a t  ob tenu , il eû t  été sage 
d’a ttendre  et de ne  pas co m p ro m e t t re  l’aven ir  par  
u ne  gu e r re  engagée sans au c u n e  chance  de succès,  

e t  don t l’issue, facile à  p révoir ,  a été u n  accro isse
m e n t  de force m orale  p o u r  la  T urqu ie  et u n  recu l 
cons idérab le  p o u r  l ’he l lén ism e .

La q u es t io n  cré to ise ,  h e u re u s e m e n t ,  e s t  m a in 

te n a n t  rég lée .  La grande  île g rec q u e  possède son 
a u tonom ie  com plè te  sous  le g o u v e rn e m e n t  d ’un  

h a u t  co m m issa ire  choisi p a r  l ’E u ro p e ,  et sous 
la  souve ra ine té  p u r e m e n t  n om ina le  du  Sultan  qui 
n ’est p lus  rep ré se n té  dans l ’île que p a r  son  d ra

peau  flottant en u n  p o in t  u n iq u e  ;



Ce pauv re  pays avait  bien dro it  au  repos  et à la 

l ibe r té ,  car,  p lus que  tou t  au t re  en Orient,  il les a 
payés de son  sang .  Depuis l’é tab l issem en t  de la  
dom in a t io n  o t tom ane ,  sa popu la tion ,  de p u re  race 
g rec q u e ,  n ’a, p o u r  ainsi d ire ,  ja m a is  cessé de 
p ro tes te r  les a rm e s  à la m a in  et a obligé les 
T u rc s ,  à p lu s ieu rs  r e p r is e s ,  à  reconna î tre  ses 

d ro its ,  consacrés  n o n  se u lem en t  p a r  des lirm ans  
im p é r ia u x ,  m a is  p a r  des  actes in te rna t ionaux .  

Mais, dès q ue  la  p o p u la t io n  para issa it  ca lm ée, que 
la surveil lance de l ’E urope  s ’assoup issa it ,  la Porte  
revena i t  su r  ses p ro m esses ,  rem p laça i t  le gouver
n e u r  ch ré t ien  p a r  u n  m u s u lm a n ,  dissolvait  l ’as

sem blée  et tou t  é ta it  à rec o m m en c e r .

Au po in t  où  nous  en  so m m es ,  nous  voyons déjà 

rev e n u es  à la  vie et à la l iberté ,  tou te s  les nat ions 
su b ju g u é e s  il y  a cinq siècles p a r  les Turcs .  Grecs, 

Serbes,  B ulgares  et R o u m ain s  on t rep r is  le u r  

place au  foyer de l’Europe .  Exem ple  de vitalilé 
ex t rao rd ina ire ,  qui m o n tre  que, le j o u r  où  l ’E u
rope v o u d ra  déc id é m en t  éc a r te r  tou tes  les am b i
t ions ex té r ieu re s  et se b o rn e r  au  rôle de concilia
te u r  et d ’arb it re  im par tia l  en tre  les peuples  

ind igènes ,  m a ître s  lég it im es  du  sol de la pén in 
su le ,  la  q ues t ion  o rien ta le  p o u r ra  se résoudre .



L E S  L A N G U E S  B A L K A N IQ U E S  E N  G É N É R A L .

L A  L A N G U E  T U R Q U E

La p én in su le  ba lkan ique  nous  offre, n a tu re l le 

m ent,  u n e  varié té  de langages co r re sp o n d a n t  à 
la var ié té  e th n o g ra p h iq u e  dont j ’ai essayé de 
d o n n e r  u n e  idée dans  les p re m iè re s  p a r t ies  de 
cette é tude.  Chacun des peuples  de cette rég ion  a 

conservé  la langue q u ’il p a r la i t  lo rs  de son é tab lis 
sem ent ,  e t  ces id iom es,  co m m e les peup les  qui 

s ’en  se rven t,  a p p a r t ien n e n t  à des fam illes  diffé
ren tes .  C ependant il est, je  crois ,  p e rm is  d ’e m 
p loye r  l’exp ress ion  de langues balkaniques en  lui 
d o n n an t  u n  sens qui ne soit pas  s im p lem en t  g éog ra 

ph ique .  En effet, les peup les  de l ’E u rope  o r ien 
tale, tou t  en co nservan t  b ien  d is t in c tem e n t  leu r  
ind iv iduali té ,  ne son t  pas  res tés  é t ra n g e rs  les u ns  

aux  au tres .  Com m e n o u s  avons p u  n o u s  en ren d re  
com pte  en  é tud ian t  leu r  h is to ire ,  le u rs  te rr i to ires  

on t souven t changé de lim ites .  Des t r ib u s  de 

race  Lhraco-illyrienne, ana logues  sa n s  dou te  aux



Albanais d ’a u jo u rd ’hui,  on t  ja d is  occupé p resque  
to u te  la  pén in su le ,  q u ’on t p a rc o u ru e  p lu s  tard, 
dans  tous  les sens les invasions slaves. La d o m i
n a t ion  rom aine ,  la su p ré m a t ie  re l ig ieuse  et in te l

lectue lle  de l 'H ellén ism e, enfin la conquê te  t u r 
que, ont, tou r  à to u r  ou  s im u l ta n ém e n t ,  régné  su r  

cette  ex t rém ité  de l ’Europe .  Aussi, trouvons-nous ,  
dans chacune  des langues  de la  rég ion  qui nous 
occupe, des é lém e n ts  em p ru n té s  aux  au t re s ,  é lé
m e n ts  p lus ou m oins  n o m b r e u x  et p lus  ou m o ins  

im p o r ta n ts  se lon  que le con tac t  m atér ie l ,  polit ique 
ou m ora l  des peup les  a été p lus  ou  m o in s  p r o 
longé, p lus ou m o ins  in tim e.

P lu s ie u rs  des peup les  barba re s  qui', à  l ’époque 

des g randes  invas ions ,  on t  p a rc o u ru  ou  occupé 
te m p o ra i r e m e n t  la  pén in su le  orientale ,  ne p a ra is 
sen t  pas , cependan t ,  avo ir  jo u é  u n  rôle appréciab le  

d ans  la fo rm ation  des id iom es m o d e rn e s  de cette 
rég io n ;  tel es t  le cas, a insi que  nous  l ’avons déjà 

r e m a rq u é ,  des G ots ,  des H uns  et m ê m e  des 
B ulgares  to u ran ien s  qui on t  la issé  le u r  n o m  aux 

Bulgares slaves. Mais d ’au tre s  ac tions se sont 
a jou tées  p lus  ta rd  à celles que je  v iens de s igna le r .  

Ce son t  les influences exercées  p a r  les na t ions  voi
s ines, les Hongrois,  les P o lonais ,  les R usses ,  a in s i  
que par  les pays occ iden taux , l ’Italie, l ’A llem agne 

el la F rance .  Les langues de chacune  de ces n a 



t ions ont fourn i à celles des p e u p le s  ba lkan iques  
avec lesquels  elles se son t t rouvées en  rappo r t ,  u n  
con t ingen t parfo is  cons idérab le  de m o ts  et de locu 
tions.

En généra l ,  l 'ac tion  d ’une  langue  su r  u n e  au tre  
se fait sen t i r  dans le dom aine  du  vocabula ire .  Tout 
le m onde  connait ,  e t  peu t ,  d ’a i l leu rs ,  cons ta te r  p a r  

lu i-m ê m e ,  la  facilité avec laquelle  s ’in tro d u ise n t  
les m o ts  é t rangers .  On se p la in t  pa r fo is  de l ’en
vah is sem en t  du  f rança is  p a r  les te rm e s  anglais ,  
m a is  ce n ’es t r ien  en com para ison  de ce qui passe  
dans d ’au tre s  lan g u es ,  p a r  exem ple  en  a l lem and, 
avec les m o ts  français .  Ce p h én o m èn e  déjà s e n 
sible lo r s q u ’il s ’agit des langues  de peup les  s im 
p le m e n t  vo is ins  et v ivan t d ’une  façon co m p lè te 
m e n t  indépendan te ,  l’es t encore  p lu s ,  tou t  n a tu 

re l lem en t,  lo rsque  ces peup les  se trouven t  m êlés  et 
que l ’un d ’eux  possède,  p a r  r ap p o r t  aux  au tres ,  une  
su p é r io r i té  po li t ique ,ou  cu l tu ra le ,  cas qui s’es t p ré 
sen té  f ré q u e m m e n t  d ans  la pén in su le  ba lkan ique .

C’est beaucoup  p lus r a re m e n t  que l’on p eu t  cons

ta ter  des m odifica tions apportées  à la ph o n é t iq u e  
et à la syn taxe  sous l ’influence d ’une  langue  é t r a n 
gère. Nous en  t ro u v e ro n s  c e p en d a n t  u n  ce r ta in  
n o m b re  d ’exem ples dans  les id iom es b a lkan iques .  

Q uant aux  modifications m o rp h o lo g iq u e s ,  c ’e s t - à -  

d ire se ra p p o r ta n t  aux  flexions, déc lina isons  et



con jugaisons ,  elles ne  p e u v e n t  se p rodu ire  que 
sous l ’action de d ia lectes de m ê m e  famille que 
l ’id iom e influencé et t rè s  r a p p ro c h é s  de lui.

Le tab leau  des na t iona l i té s  ba lkan iques ,  que  j ’ai 
donné  en  c o m m e n ç a n t ,  peu t ,  to u t  aussi  b i e n , s ’appli. 

q u e r  aux  langues  d e l à  m ê m e  rég ion .  A l 'exceplion  

du  tu rc ,  id iom e to u ra n ie n ,  d ’orig ine  as iat ique,  
to u te s  ces langues  a p p a r t ie n n e n t  au  groupe  indo- 
eu ropéen .  Deux son t  s laves ,  le bu lgare  et le 

s e rb e ;  le ro u m a in ,  m a lg ré  son é lo ig n em en t  géo
g ra p h iq u e ,  se ra t tache  à la  famille  ro m an e  ou 

n é o - la t in e ;  q u a n t  au x  deux  d e rn iè re s ,  le grec 
et l ’a lbanais ,  m a lg ré  ce r ta ines  ana logies  q u ’elles 
offrent entre  elles et avec le latin, elles doivent 
ê tre  cons idérées  com m e fo rm an t ,  ch acune  p ou r  

son  c o m p te ,  u n e  subdiv is ion  d is t incte  dans la 

fam ille  indo-eu ropéenne .

Il pa ra î t  fort p rob lab le ,  a insi que je  l’ai ex
p liqué  p réc éd em m en t ,  que  des id iom es p aren ts  

de l’a lbanais  on t  été parlés  au tre fo is  dans la  p lus  
g rande  partie  de la  pén in su le ,  m a lh e u re u s e m e n t  il 

n ’en subs is te  p re sq u e  aucune  trace,  et les docu

m e n ts  que  nous  possédons  au  su je t  de l ’a lbanais 
m ê m e ,  ne  r e m o n te n t  q u ’à u ne  époque  très  peu 

éloignée (le x vn '  siècle), et ne  n o u s  d o nnen t  au c u n  

re n se ig n e m e n t  s u r  l ’é ta t p r im i t i f  de cette  langue.



Cette ignorance es t d ’au tan t  p lus  reg re t tab le  q u ’il 
y a tou t l ieu  de su p p o se r  que  les anc iens dia lectes 
th raco-i lly riens  on t exercé  une  influence no tab le  
s u r  la  fo rm a tio n  des langues  ba lkan iques  et pa r t i 
cu l iè re m e n t  du  ro u m a in  et du  bu lgare .  Com m e 

n o u s  le v e r ro n s  u n  p eu  p lus  loin, ce tte influence 
s ’es t fait sen t i r  su r to u t  dans les dom aines  de la 
phoné t ique  et de la  syn taxe,  ce qui m o n tre  com 

bien a dû. ê t re  in t im e la  fus ion  des anc iens  peup les  
T hraces  et Daces, avec les nouveaux  venus ,  R o u 

m a ins  ou  Slaves.
L’influence du  tu rc  a été, en qu e lq u e  sorte ,  p lu s  

é tendue  m a is  m oins  profonde  ; elle s ’es t b o rnée  au  
vocabu la ire ,  m ais  elle l 'a péné tré  au  po in t de lu i  

donner  u n  ca rac tère  n o u v ea u  et spécial.  Si l ’on 
voula it ,  en r e s ta n t  s u r  le te r ra in  ph ilo logique,  
d o n n e r  une  délin ition  des langues  ba lkan iques ,  on 
p o u r ra i t  d ire  que ce son t  des langues  indo -eu ro 
péennes  m ê lées  d ’é lém en ts  tu rcs .  Aucune d ’elles 

n ’a échappé  à cette infiltra tion, et  il se ra i t  difficile 
de dés igner  avec p réc is ion  celle qui en a le m oins  

souffert .  Le ro u m a in  m ê m e ,  m a lg ré  la s itua tion  

po lit ique p lu s  favorable des p r inc ipau té s  de Vala- 
chie e t de Moldavie, n ’y a pas  p lu s  échappé  que  les 
id iom es d ’au-delà du  D anube.

Le turc osmanli, p a r lé  dans la  T urqu ie  d ’Europe



et TAnatolie, es t  u n  dia lecte de la  langue , encore 
a u jo u rd ’hu i,  d o m in a n te  dans  l ’Asie cen tra le  et 
dans une  partie  de la Russie  orientale .  P a rm i  les 
au t re s  d ia lec te s ,  les p lus  im p o r ta n ts  s o n t :  le 
Djagataï ou  tu rc  or ien ta l ,  qu i,  par lé  dans le T urkes-  
ta n ,  doit son  n o m  à l’u n  des  fils de Genghiz-Khan, 
e t  dans  lequel on t  été écrits  les p lus  anc iens  m o n u 

m e n ts  de la  l i t té ra tu re  tu rq u e ,  le dia lecte de 

l ’Azerbaidjan, au  sud  de la  m e r  Caspienne, ceux 

des Tatars  de Kazan et d ’A strakhan  en  R ussie .  Le 
iakoute,  l ’une  des id iom es  ind igènes  les p lus  im 
por tan ts  de la Sibérie , se rap p ro ch e  aussi beaucoup  
du  tu rc ,  sans en  ê tre  cependan t  un  dialecte.

Les d ialectes tu rcs  ap p a r t ie n n e n t  à la fam ille  
T ouran ienne ,  qui com prend ,  ainsi que je  l’ai dit  en 
tra i tan t  de l ’e thnog raph ie ,  les peup les  et les la n 

gues de l ’Asie cen tra le  et sep ten tr iona le ,  M antchou  
et T oungouse ,  Mongol, K a lm ouk  e t  B achk ir ,  

Iakoute , Vogoule, Ostiak, etc .,  d ’une partie  de 

l ’E urope O rien ta le ,Sam oiède ,  Siriène, T chouvache ,  
T chérém isse ,  Lapon, F innois ,  Estlionien , enfin, 

de l ’Europe  cen tra le ,  Hongrois et K u m an .  La 

langue  de ce d e rn ie r  peup le ,  t r è s  vois ine du  tu rc ,  
es t  a u jo u rd ’h u i  d ispa rue .

La d énom ina t ion  de T ouran ienne  d onnée  à cette 

famille e th n o g ra p h iq u e  et l ingu is t ique  p rov ien t  du 
n o m  de T ouran  que  l ’on  t rouve  dans l ’anc ienne



l i t té ra tu re  de la P erse ,  opposé à l’Iran  (la Perse  
el le-m êm e),  et app l iqué  d ’une  façon assez vague 
aux  pays qui fo rm e n t  ac tu e l le m en t  le T urkestan .  
On lui donne  auss i  le n o m  de famille Ouralo- 
Alta ïque, d ’après  les p r inc ipaux  m ass ifs  m o n ta 
gneux  auxque ls  elle s 'appuie .

Considérée au  po in t  de vue l ingu is t ique ,  la fa
m il le  to u ran ien n e  ne p rése n te  pas  cette adm irab le  
u n i té  que n o u s  cons ta tons  dans  la  famille indo- 
eu ropéenne ,  et grâce  à laquelle, sans avoir  beso in  

d ’être  fam ilie r  avec les é tudes ph ilo log iques ,  on 
reconna î t  fac ilem en t la paren té  de beaucoup  de 
m o ts ,  p r is  dans  les d ia lectes les p lus  é lo ignés 
p a r  le te m p s  e t  l 'espace .  S’il es t  encore  assez 
facile de ra p p ro c h e r  les d ifférents id iom es finnois 
du  m agyar ,  la  com para ison  dev ien t bien p lus 
difficile s ’il s ’agit du  tu rc ,  et avec le m ongo l ou 

le m a n tc h o u  on  n e  t ro u v e  p re sq u e  p lu s  de po in ts  
de rep è re .  La ph ilo log ie  to u ra n ie n n e  a encore 
b ien  des p ro g rè s  à  accom plir  avant q ue  l ’on pu isse  
songe r  à re c o n s t i tu e r  l ’idiome to u ra n ie n  prim it if ,  
com m e on a pu  le faire p o u r  l ’in d o -eu ropéen .  Il 

e s t  vrai que  ce tte  tâche se ra i t  r e n d u e  p ar t icu l iè 
r e m e n t  difficile p a r  le m a n q u e  de d o cu m en ts  su r  

les anc ie n n es  la n g u es  tou ran ien n es .

Si l’on a été condu i t  à classer  ces nom b reu x  

id iom es,  d ispe rsés  su r  u ne  si vaste é tendue  et



dans des rég ions  si différentes, en une  m êm e 

catégorie , c ’est m o in s  en ra iso n  de l ’analogie de 
leu rs  vocabula ires  ou  de le u rs  flexions, que par  
su ite  de certa ines pa r t icu la ri tés  de s tru c tu re ,  qui 
les d is t inguen t des au tre s  fam illes  l ingu is t iques .  
Les langues, tou ran iennes  ap p a r t ie n n e n t  à la  classe 

des langues dites agglutinantes, dans le squel les ,  
une rac ine  é tan t  donnée ,  les différentes modifica
tions de sens q u ’elle p o u r ra  sub ir  se ro n t  tou jou rs  
ind iquées  p a r  l ’ad jonction  d ’affixes qui la isse ron t 

in tacte  la  fo rm e de la  racine' e l le -m êm e. Ainsi, 
ces langues  ne  p euven t  p ré se n te r  de fo rm es  a n a 
logues à celles des verbes a l lem ands  de la  co n ju 
gaison forte, com m e ich finde, ich fand, gefunden, 
dans lesquelles  à la  flexion co r respond  une  m o 

dification de la rac ine .  On n ’y t ro u v e ra  pas non  

plus cette fusion des dés inences  qui fait que le 

p lu s  souven t,  dans  une  fo rm e  de su b s tan t if  p lu 
r ie l ,  s a n sc r i t ,  g re c ,  la t in  ou s lave ,  on ne  p eu t  
sé p a re r  la m a rq u e  du  p lu r ie l  de celle du  cas, ou 

dans  u n e  form e verbale,, d is t inguer  la dés inence  
personne lle  de celle qui m a rq u e  le tem ps.  Dans 
les langues  tou ran ien n es ,  les flexions co m m e les 
dériva tions sy n d iq u e n t  to u jo u rs  au  m o y e n  de 

suffixes, qui s ’agg lu tinen t à la  rac ine  to u t  en en 
re s ta n t  dist inctes.  En tu rc ,  p a r  exem ple ,  la  m a rq u e  

du  datif  é tan t  -a (-e), e t  la m a rq u e  du  p lu r ie l  -la r ,



{-1er), ev, m a ison ,  fera  : dat if  s ingu lie r ,  evé à  la 
m a iso n ,  n o m in a t i f  p lu r ie l ,  ev-ler, les m a isons ,  
datif  p lu r ie l ,  ev-ler-é,  aux  m a iso n s ;  de m ôm e, en 
hongro is ,  n o m in a t i f  s ingu l ie r  a haz, la m a ison ,  
dat if  s ingu lie r  a haz-nak,  n o m in a t i f  p luriel a haz- 

ak, n o m in a t if  p lu r ie l  a haz-ak-nak.
Ce procédé  se re tro u v e  dans d ’au tre s  langues  

que celles de la  famille  tou ran ien n e ,  n o ta m m e n t  
dans le basque  et dans les id iom es de l’Inde m é r i 
d ionale, appe lés  langues  D ravidiennes.  Mais ce 

qui caractérise  d ’une  façon p lus  spécia le  les lan
gues tou ran iennes ,  ce qui cons ti tue  le u r  signe 
propre ,  c ’est le p h én o m èn e  de l 'harmonie vocalique.

Dans les différentes langues  de cette famille, les 
voyelles son t g roupées  en  ca tégories ,  et, dans  u n  
m ê m e  m o t,  tou te s  les voyelles ap p a r t ien n e n t  à la 

m ô m e  catégorie.; les suffixes a jou tés  au  m o t doi
ven t éga lem ent modifier le u r  voyelle de m a n iè re  à 

la m e t t re  en  concordance  avec celles du  rad ical.  
Le tu rc  est p réc isém en t  la langue dans  laquelle  

l ’applica tion  de celte  loi p résen te  le p lu s  de s y m é 
trie. Cette langue possède h u i t  voyelles ,  c lassées 

de la façon su ivan te  :

V oyelles fortes : a, o , y , ou.
Voyelles faibles : e, eu, i, u  *.

1 La voyelle  turque que l’on transcrit ordinairem ent par



Le suffixe du p lu r ie l ,  p a r  exem ple ,  se ra  -lar,  
p o u r  les n o m s  à voyelle forte ,  e t  -1er, p o u r  ceux à 
voyelle faible. On dira  donc : at-lar,  les chevaux, 
ev-ler, les m a isons ,  qasaba-lar-da, dans les bourgs,  

kieui-ler-dé, d ans  les villages. De m ê m e ,  boul-maq,  
t rouver ,  boul-ouroum, je  trouve ,  et bil-mek, savoir,  

bil-erim, je  sais.
En m agyar ,  on  d ira  de la m ê m e  m a n iè re ,  haz- 

ak-nak, aux m a isons ,  haz-ak-ban, d ans  les m a i

sons, et, d ’au tre  part,  kert-ek-nek, au x  ja rd in s ,  
kert-ek-ben, dans les ja rd in s .

La loi de l ’ha rm on ie  vocalique s’app l ique  d ’une 
m a n iè re  ana logue  dans les au t re s  id iom es to u ra -  
n ie n s ,  f innois ,  m o n g o l ,  m a n d c h o u ,  etc. Tous 
ce p endan t  n ’y son t pas  res té s  ég a lem en t  fidèles. 

Ainsi,  tand is  que  le m a g y a r  l ’observe to u jo u rs  
r ig o u re u se m e n t  et y s o u m e t  les m ots  d ’orig ine 
é t ran g ère ,  le tu rc  la isse aux innom brab les  v oca
bles a rabes  et p e rsa n s  qui l ’ont enr ich i ,  leu r  

fo rm e pr im it ive ,  m ê m e  q u a n d  elle est en con tra 
diction  avec l 'h a rm o n ie  vocalique.  Dans ce d e rn ie r  

cas c ’est la sy llabe finale qui dé te rm in e  les voyelles 
des suffixes. Ainsi 011 d ira  kiatib-ler , les écrivains , 
et kitab-lar, les l ivres.

Le tu rc  n ’es t n u l le m e n t ,  c o m m e on se le figure

y a le son de l’e sourd français dans je, me, revenir; eu, 
ou, u, représentent les mêmes sons qu’en français.



quelquefo is ,  u n e  la n g u e  dure  et ru d e  à par le r .  Sa 
p ro n o n c ia t io n  es t au  con tra ire  aisée et ce r ta ine
m e n t  p lu s  douce q ue  celles de beaucoup  d 'id iom es 
occ identaux .

P a r  contre ,  ce tte langue , dans  son état p r im it if ,  
éta i t  trè s  pauvre ,  ce qui ne  doit pas  é to n n e r  de 
l ’id iom e d ’u n  peup le  nom a d e  co m m e éta ien t  les 

Turcs  de l’Asie cen tra le .  P eu  de m o ts  devaien t 
suffire à l ’express ion  de to u te s  le u rs  idées. En 

ou tre ,  elle n ’est pas  très  souple , m a lg ré  u n  ce r ta in  
déve loppem en t de la con juga ison  qui a p rovoqué ,  
chez que lques  or ien ta l is tes ,  une  ad m ira t io n  u n  

peu  exagérée .  On peut,  il es t vrai-, e x p r im e r  p a r  
u n  seul m o t  des  idées telles que  : faire vendre ,  
sattyrmaq,  ê t re  v endu ,  satijlmaq, ne  pas vendre ,  
satmamaq,  ne pas  pouvo ir  vendre ,  salamamaq, du  
verbe s im ple  satmaq,  vendre .  Mais à côté de cela, 

le tu rc  m a n q u e  co m p lè tem e n t  de ces p a r t icu le s  
v erba les  qui d o n n e n t  u n e  si g ran d e  varié té  
d ’exp ress ion  aux langues in do -eu ropéennes ,  il ne 

possède  q u ’u n  n o m b re  très  r e s t r e in t  de suffixes, 
e t em plo ie  r a r e m e n t  les n o m s  com posés .  Aussi, 
lo r sq u e  les T urcs  son t arr ivés  à u n  é ta t de civili
sa t ion  p lus  développé que celui q u ’ils posséda ien t  
dans les s teppes  de l ’Asie cen tra le ,  ils n ’on t pu  

t ro u v e r  dans  le u r  p ro p re  fonds les m o y e n s  de 
m e t t re  leu r  langage  à la h a u te u r  de leu r  nouvelle



existence et ils ont dû  rec o u r i r  à des em p ru n ts  

p o u r  e x p r im e r  tou te s  les idées qui leu r  m a n q u a ie n t  
j u s q u ’alors. Ce fu re n t  n a tu re l le m e n t  les deux 
peup les  don t ils ava ient reç u  la civilisation, les 
Arabes et les P ersan s ,  qui leu r  fo u rn ire n t  aussi les 
exp ress ions  e t  les m o ts  nouveaux ,  ainsi que leurs  

m odè les  li t téraires. L ’arabe su r to u t ,  devenu la 
langue sacrée des Turcs  p a r  su ite  de leu r  conve r

sion  à l ’I s lam ism e ,  p r i t  u ne  place considérab le  

dans  leu r  vie intellectuelle .  Grâce à l ’influence des 
l i t té ra te u rs  et des théo log iens,  l 'a rabe  et le p e rsa n  

ne  se b o rn è ren t  pas  à d o n n e r  au  tu rc  les é lém en ts  
qui lui faisa ient défaut,  ils en  a r r iv è ren t  à su p 
p lan te r  les exp ress ions  de la langue couran te .  Les 
Turcs  le t trés  ayan t to u jo u rs  été et é tan t  encore 
a u jo u rd 'h u i  très  peu  n o m b reu x ,  la  l i t té ra tu re  

o t to m an e  a pu  fac ilem ent p rend re  u n  ca rac tè re  
to u t  à fait artificiel. C’es t sans aucune  hyperbo le  
que l’on p e u t  d ire  q u ’en  tu rc  elle par le  arabe  et 

persan .  P lus  le style es t élevé, p lu s  les m o ts  tu rcs  
son t  ra res ,  e t  il es t  facile de t ro u v e r  dans  les bons 

a u teu rs ,  des  pages entières  dans  lesquelles, à p a r t  

les auxi l ia ires  tu rcs  être e t  fa ire , olmaq e t itmek, 
on  ne  t ro u v e ra i t  au c u n  m o t  qui ne so it  arabe ou 

persan .  Bien en tendu ,  la lec tu re  de te lles  œ uvres  

n ’es t pas  à la por tée  de to u t  le m onde ,  pas  m êm e 

de gens ayan t  une  in s t ru c t io n  assez é tendue ,  m a is



cela n'est, pas cons idéré  co m m e un inconvénien t,  
ca r  l’écr iva in  ou l ’o ra te u r  est d ’a u tan t  p lu s  es t im é 
que  son langage est m oins  accessible. Si l ’on ne 
p e u t  g o û te r  les beau tés  de son style on adm ire  
de confiance son  é ru d i t io n  et sa p rofonde conna is 

sance dos doux langues  classiques.
De la  langue l i t téra ire ,  beaucoup  de m o ts  p e r 

sans et arabes on t  p én é tré  dans le langage usuel,  

m ê m e  lo r sq u ’il exista it déjà  u n  te rm e tu rc  p o u r  
e x p r im er  la m ê m e  idée. Aussi,  arr ive-t- il  souven t 

que p o u r  t rad u ire  u n  m o t frança is  on  a à sa d ispo
sition, en  tu rc ,  deux , trois  ou  q uatre  m o ts  sy n o 
n y m e s ,  quelquefo is  p lus ,  car  l’a rabe ,  langue très 

r iche, a f ré q u e m m e n t  fourn i p lu s ieu rs  express ions .  
La péné tra t ion  du  tu rc  par  l’arabe  et le p e rsa n  a 

été si com plète  que les règles de la syn taxe  de ces 

deux  dern iè re s  langues  y son t  ég a lem en t  o b se r 
vées, bien  que, le p lus  souvent,  en  contrad ic t ion  
co m p lè te  avec celles de la syn taxe  tu rq u e .  Ainsi, 
l ’ad jec tif  qui,  en  tu rc ,  p récède  to u jo u rs  le s u b s 
ta n t i f  e t  res te  invariab le ,  le su it  en  p e rsa n  et en 
arabe,  et , dans ce tte  dern iè re  langue ,  s ’accorde avec 

lu i en genre  et en no m b re .  Cela au ra  lieu  lo rsque  

les d eu x  m o ts  se ro n t  a ra b es  ou  persans  ; si l ’un  

des  deux est tu rc ,  la syn taxe tu rq u e  res te  seule en  
v igueur.  P ar  exem ple ,  selon que l 'on  em plo ie ra  

des  m o ts  d ’orig ines d iverses  ou, co m m e dans le



style officiel, r ie n  que des m o ts  arabes ou persans ,  
ce ti t re  : gouvernement des Iles de la Mer Blanche, 
(c’es t-à-dire de l’Archipel), se t r a d u i r a  en tu rc ,  Ak 
Deniz Adalarynyn  Vilayeti, ou  b ien  Vilayet i Dje- 
zair i Bahr i Sefid. Les deux  fo rm u les  se co r res 

p o n d e n t  m o t  p o u r  m ot,  m ais  ex ac tem en t  dans 

l ’o rd re  inverse .
Si la m o rpho log ie  tu rq u e  est e x t rê m em en t  

s im ple  et s u r to u t  a b so lu m e n t  régu liè re  grâce au  
ca rac tère  agg lu t inan t  de la langue, sa c o n s tru c 
t ion  est, en  revanche ,  fort com pliquée .  Les p ropo 

sit ions s ’y en c h ev ê tren t  les u n e s  dans  les au tres ,  
de sor te  q u ’u n e  ph rase  b ien  cons tru i te  se lon le 

g o û t  o t tom an ,  t ient au  m o in s  une dem i-page  et 
souven t p lus .  Quelle que soit sa lo ngueu r ,  elle ne  
p ossédera  q u ’un seul verbe  à u n  m ode  personne l,  
p lacé tou t à fait à la fin, les p roposit ions  inc identes  
ne r e n fe rm a n t  que des pa r t ic ipes  ou des g é ron 

difs. Si l’on ajou te  à cela que la p o nc tua t ion  est 
très r u d im e n ta i r e  dans les l ivres  tu rc s  récen ts  et 
m a n q u e  c o m p lè te m e n t  dans les anc iens  et dans 
les do cu m en ts  m a n u sc r i ts ,  on  c o m p re n d ra  que  la 
lec tu re  d ’un  tex te  tu rc  11e soit pas  to u jo u rs  chose 
facile. Mais ce qui au g m en te  cons idérab lem ent,  

m ê m e  p o u r  les Turcs ,  cette difficulté, c’es t  l ’al
p h ab e t  dont ils font usage.  Cet a lphabe t  es t celui 
des A rabes, im posé  par  ces d e rn ie rs  à tous  les



peup les  qui on t  adopté  l ’is lam ism e.  Aussi le 
v o y o n s -n o u s  em p loyer  p o u r  les id iom es les p lus  

d ivers, tels que le persan  et l 'h indous tan i ,  langues  
indo -eu ropéennes ,  le m alais ,  au tre fo is  m ê m e  le 
m algache ,  à côté du  turc, to u ran ien  et de l ’arabe,  
sém itique .

Le tu rc  avait eu  ja d is  dans  l’Asie cen tra le ,  son 

éc r i tu re  na t ionale ,  l ’éc r i tu re  o ïgoure ,  dérivée de 
l ’a lphabe t sy r iaque  in trodu i t  dans  ces rég ions 

par  les m iss io n n a ire s  ch ré tiens  N estoriens.  C’es t à 
la  m ê m e  orig ine  que  se r a p p o r ten t  les a lphabets  
m a n d c h o u  et m ongo l,  m a is  ceux-ci, à l ’im ita tion  
des ca rac tè res  chinois ,  s ’éc r iven t en  colonnes ver
ticales, tand is  q u e  1 ’o ïgour s ’écrivait  ho r izon ta le 

m e n t  de droite  à gauche  com m e son p ro to type  
syr iaque .  C’es t avec cet a lphabe t que fu re n t  écrits 
les p lus anc iens  m o n u m e n ts  de la l i t té ra tu re  
tu rq u e ,  ouvrages  po li t iques  co m m e le Koudatkou-  

Bilik  ( la  Science du G o u v e rn e m e n t) ,  ou  re l i 
gieux, com m e le Tezkere-ul-Evlia  (Attestation des 
Saints)  et  le Mihradj-Namé  (Livre de l ’Ascension), 
com posés  en tre  le x” et le xve siècles. A par t i r  de 

ce tte  de rn iè re  ép o q u e ,  l’a lphabe t  a rabe  fu t seul 

en usage.  L’é c r i tu re  o ïgoure  était  fort im p a r fa i te ;  
m a lg ré  cela, les T urcs  ne  g agnè ren t  pas  au change,  
ca r  l ’a lphabe t arabe l’es t  tou t  au tan t .  Vous savez 
q ue  les ca rac tè res  des a lp h ab e ts  sém itique ,  p h é 



nic ien ,  héb reu ,  sy r iaque ,  arabe,  etc., ne rep ré se n 
ten t que  des consonnes .  Le lecteur  doit, en lisant,  

ré ta b l i r  lu i-m êm e les voyelles d ’après  le sens des 
m o ts  et des p h rase s .  L o rsque  l ’a lphabe t phénicien  
p én é tra  en E urope ,  les Grecs su ren t  l ’adap te r  au 
gén ie  occ idental et  le co m plé tè ren t  on d o nnan t  à 
q u e lq u es -u n s  de ses signes, r ep ré se n ta n t  p r im it i 

v e m e n t  des asp ira t ions ,  la va leu r  de voyelles d is 
tinc tes  des consonnes .  L ’arabe n ’est pas  allé si 
loin, il s ’est borné  à affecter tro is  ca rac tè res  à la 
rep rése n ta t io n  des voyelles longues  a, i, ou. Les 
p eu p le s  é t ra n g e rs  convert is  à l 'Is lam , recevan t 

l ’a lphabe t  arabe  en m ê m e  te m p s  que  le Koran, 
l’on t  adopté tel quel ,  à p a r t  l ’adjonction de que l

ques consonnes  faites p a r  les H indous ,  les Ma
la is  et  les P ersans ,  p o u r  rep rése n te r  les ar ticu la
tions  spécia les à leu rs  langues .  Les m odifications 

in trodu i tes  p a r  les P e rsan s  on t  été acceptées  p a r  
les T urcs .  Aussi,  ce sy s tèm e  d ’é c r i tu re ,  déjà 
im parfa it  p o u r  la  langue m ê m e  du peuple  qui l ’a 

créé,  est-il aussi p eu  app rop r ié  que possib le à la 
t ra n sc r ip t io n  des m o ts  tu rcs .  On se t rouve  fort 
em b arra ssé  de re p ré se n te r  avec tro is  s ignes (dont 
deux , i et v, jo u e n t  en  ou tre  le rôle de consonnes)  
les h u i t  voyelles  tu rques .  Les écrivains  tu rcs  
n ’on t m ê m e  pas che rch é  à t i r e r  par t i  de ces faibles 

re s so u rce s ,  e t ils ont souven t p lacé ou  supp r im é



ces s ignes-voyelles  au  h asa rd ,  de façon à au g 
m e n te r  la con fus ion  au  lieu  de la d im inuer .  Par  
exem ple ,  le seul g roupe  de deux  le t tres  av 1 peu t  
se p ro n o n ce r  de six m a n iè re s  différentes : av 
(chasse), ev (m aison),  o, dans on (dix), ou, dans 

oun (farine), eu, dans evkuz  (bœuf), eulmek (m ou
rir), u, dans uleh (trois), et m ê m e ,  except ionnel le

m en t,  voit, dans  vourmaq  (frapper).  Du côté des 
c o n s o n n e s ,  au  c o n t ra i r e ,  l ’a lphabe t  arabe  es t 
su rab o n d a n t ,  e t con t ien t  des ca rac tères  p o u r  un  
g rand  n o m b re  d ’ar t icu la tions  que ne  possède pas 
le tu rc ,  e t ceci es t encore  une  cause  de confusion . 
Il es t ind ispensab le ,  p o u r  pou v o ir  lire u ne  phrase  

tu rq u e  à hau te  voix, de l’avoir a u p a rav an t  p a r 
c o u rue  des  y eu x  et co m p r ise ;  au t re m en t ,  on 

s ’exposera it  à c h a n g e r  co m p lè tem e n t  le sens de 
ce r ta ins  m ots .

P a rm i  les su je ts  o ttom ans  non  m u s u lm a n s ,  les 

A rm én iens  qui,  m ê m e  en tre  eux,  se se rven t du  tu rc  
à  peu  p rès  a u ta n t  que  de leu r  langue  nationale, 

l ’écr iven t au  m o y e n  de l ’a lphabe t  a rm é n ien  qui, 
grâce  à la  varié té  de ses ca rac tè res ,  es t  parfa i te
m e n t  p ro p re  à t r a n sc r i re  tous  les sons de la langue 

tu rq u e .  11 s ’im pr im e ,  p a r t ic u l iè re m e n t  à C onstan

t inople ,  de n o m b r e u x  ouvrages ,  ainsi que q u e l

1 E lif-vav.



ques pub l ica t ions  pé r iod iques ,  éc r i ts  de celte m a 

n iè re ,  et don t la lec tu re  es t in f in im ent p lus  aisée 
que celle des textes en  ca rac tères  arabes.  On écrit  
aussi le tu rc  en ca rac tè res  grecs  et en  carac tères  
h éb ra ïq u es ,  m a is  ces deux  a lphabe ts  ne  possèden t 
q u ’un n o m b re  insuffisan t  de le t tres ,  e t  le second 
offre, en  ce qui concerne  la  r e p ré se n ta t io n  des 
voyelles, le m ê m e  in c onvén ien t  que l’a lphabe t 

a r a b e .

La l i t té ra tu re  o ttom ane  se trouve ,  depuis ses 

orig ines, dans une  étro ite  dépendance  à l ’égard 
des deux l i t té ra tu re s  c lass iques  de l ’o r ien t  m u s u l 

m a n .  Une g rande  par t ie  des œ uvres  qui la cons ti
tuen t  son t  des trad u c t io n s  du persan  ou de l ’arabe, 

et  les au t re s  en sont,  p ou r  la  p lupa r t ,  des im i ta 
t ions .  P a rm i les au teu rs  o r ig inaux ,  la  p rem iè re  
p lace  ap p a r t ien t  au x  h is to r iens ,  depuis  Hadji- 

Khalfa ou K iatib-Tchélébi,  cé lèb re  su r to u t  com m e 
géographe , 'qu i  v ivait  au xvnc siècle, j u s q u ’à Ahm ed 
Djevdet, no tre  co n tem p o ra in .

Au xix° siècle, la l i t té ra tu re  tu rq u e  n ’a pu  se s o u s 

t ra i re  à l ’influence occ identale .  Les trad u c t io n s  des 
langues  eu ropéennes ,  et p a r t ic u l iè re m e n t  du  f ra n 
çais, on t  p r is  place à côté de celles du  p e rsa n  et de 

l’arabe, et les ont m ê m e  dépassées ,  to u t  au m o ins  
p a r  le n o m b re ,  s inon  p a r  la v a leu r  l i t té ra ire ,  En



m êm e te m p s ,  les m o ts  eu ro p éen s  se rap p o r ta n t  aux  
inven tions  ou au x  idées nouvel les ,  en tant q u ’il es t 
p e rm is  de faire a l lus ion  à ces de rn iè re s  en T u r 
quie ,  p é n é t r a ie n t  dans la  langue  et s ’a jou ta ien t  au 
fonds occidental q u ’y  ava ien t  déjà  in tro d u i t  la con 
quê te  des pays g recs  et les re la t ions  co n m ie r -  

ciales avec les rép u b liq u es  i ta liennes.
Mais un  au t re  m o u v e m e n t ,  dû  aussi,  dans une  

ce r ta ine  m e su re ,  à l 'ac t ion  de l ’e sp r i t  eu ropéen ,  se 

dess ina i t  chez que lques  écrivains .  11 tendait  à 
ren d re  à la langue  l i t téra ire  o t to m an e  son ca rac

tère nat ional  en em p loyan t  des te rm e s  tu rc s  p a r 

tou t  où l ’insuffisance du  vocabu la ire  n ’exigeait  pas 
exp re ssém en t  l ’usage de m ots  arabes  ou p ersan s .  
Cette ten ta tive  qu i ,  en  a t taq u a n t  la p répondérance  
de la langue sacrée , sem bla it  p o r te r  at te in te  aux 
t rad i t ions  relig ieuses  et po lit iques de l ’E m pire ,  ne 

pouvai t  être  encouragée .  Elle ne p a ra i t  pas , du 
r es te ,  avoir  p ro d u i t ,  j u s q u ’à p résen t,  de sé rieux  ré

sultats .

Les pér iodes  longues  et enchevê trées  de la 
p h ra se  tu rq u e ,  jo in tes  à l ’affectation o r ien ta le ,  à 
la recherche  des im ages  et des m é tap h o res ,  m ê m e  
p o u r  ex p r im er  les idées les p lu s  s im ples ,  donnen t 

à la  p lu p a r t  des com posit ions  o ttom anes  u n  ca rac

tè re  artificiel e t  forcé qui im p re ss io n n e  désag réa 
b le m e n t  le lec teu r  occidental .  Un T ufc ,  éc r iva in



habile,  em p lo ie ra  dix lignes p o u r  e x p r im e r  d ’une 
façon confuse ce q u ’un  E u ro p é en  d ira i t  c la irem en t 
en  v ing t m ots .

Voici, p a r  exem ple ,  c o m m e n t  u n  des bons h is to 
r iens  tu rcs ,  Kémal-Pacha-Zadé, dans son  Histoire 
de la  Cam pagne de Mohacz, annonce  q u ’il va ra 
con te r  la cap itu la t ion  d ’une place forte. «Ce réc it  
expose que  les infidèles assiégés dans  la forte resse  
susd i te ,  e t qui se t ro u v a ien t  sans  s e c o u r s ,—  étan t  

con tra in ts  p a r  l 'u rg e n ce  et la n écess i té  de s ’a t ta 
ch e r  au  pan  de la robe du  pardon ,  p o u r  sa u v e r  les 
m a isons  de ces gens m a lfa isan ts  du  feu du  pillage 
e t  p o u r  éca r te r  leu rs  pe rso n n e s ,  le u rs  b iens,  leurs  
familles e t  les gens  qui é ta ien t  avec eux, du  chem in  
du fleuve de la  v iolence et de la des truc tion ,  —  en 
trè ren t  dans  l’asile de la p ro tec tion  (du vainqueur).  » 

Tout cela p o u r  d ire  : « Les assiégés, n ’e sp é ran t  

p lus  de secours  et vou lan t  év iter  les h o r re u r s  

d ’une  p r ise  d ’assau t ,  c o n s e n t i re n t  à se rend re .  »

11 e s t  im possib le  de d ire quelle  es t  la p ro po rt ion  
des m o ts  de différentes o rig ines  em p loyés  en  tu rc ,  

p u isq u e ,  ainsi que  je  l ’ai fait r e m a rq u e r  to u t  à 
l ’h eu re ,  les vocabu la ires  arabe  et p e r s a n  sont,  to u t  
en t ie rs ,  à la  d ispos it ion  de l ’éc r iva in  ou de l ’o ra 
te u r  o t tom an .  Je pu is  s e u le m e n t  d o n n e r  u n e  idée 

de leu r  em ploi dans les d if fé ren ts  s ty les  p a r  les



résu lta ts  de re levés que j ’ai faits clans quelques  
textes . Dans le chap itre  de lvem al-Pacha-Zadé dont 
je  v iens de c iter  u n  passage ,  j ’ai t rouvé  su r  cen t  
m o ts ,  nom s,  adjectifs  qualificatifs ou verbes ,  vingt- 

q ua tre  m o ts  lu rcs ,  v in g t-q u a tre  m o ts  pe rsans  et 
c inquan te -s ix  m o ts  a rabes.  Dans le texte, de la 
Cons ti tu tion  é laborée  p a r  M idliat-l 'acha en  187(1, 

les m o ts  a rabes  re p ré se n te n t  74 p. 100, à côté de 
16 p. 100 s e u lem en t  de m o ts  tu rcs ,  de 10  p. 100  dé 

m o ts  p e rsan s .  Au contra ire ,  d an s  u n  ouvrage  de 

ca rac tè re  to u t  à fait po p u la ire ,  les Contes ou p lu tô t  
les Facéties , de Nasr-ed-Din Hodja ,  la p ro p o rt io n  
des m o ts  tu rc s  s ’élève à 80 p. 10 0 , tand is  que celle 
des m ots  a rabes  descend  à 20 p. 10 0 , e t l ’on  ne  r e n 

con tre  p lus  que q u e lq u es  m o ts  pe rsans .  Le n o m b re  
des m ots  arabes  res te  encore ,  on le voit, m a lg ré  
la vu lgari té  du  s tyle, re la t iv e m en t  cons idérab le .

Le tu rc ,  c o m m e je  l'ai déjà dit, a fourn i a u x l a n -  
gues ind igènes  de la p én in su le  u n  n o m b re  c o n s i 

dérab le  de m ots  qui,  b ien  souven t,  se son t su b s t i 
tués  à des te rm es  ex is tan t  dé jà  dans ces la n g u e s .  
Que des peup les  soum is  p e n d a n t  p lus  de quatre  
siècles à la  dom ina tion  o ttom ane a ien t  adop té  des 
m o ts  tu rc s  pou r  la p lu p a r t  des idées se rap p o r ta n t  
à la vie p ub l ique  et sociale, et m ê m e  au  com m erce  
et à l’industr ie ,  cela p a ra î t  tout na tu re l ,  el c’est en

1



effet dans ce tte  ca tégorie  que se r e n c o n tre n t  en 

p lus  g ran d  n o m b re  les m ots  d ’orig ine o ttom ane. 
En dehors  de la  n o m e n c la tu re  po lit ique e t  ad m i
n is tra tive ,  dont les t e rm e s  é ta ien t  fo rcém en t  turcs ,  

m a is  ne  te n a ie n t  pas  au  fonds de la  langue  el dis

p a ra is se n t  vite en  m ê m e  tem ps que  la  dom in a t io n  
é t rangère ,  n o u s  pouvons  c iter  com m e ayan t  passé 

dans différentes langues ba lk an iq u e s ,  les m o ts  su i
vants : du’va, p rocès ,  malizar, pétition ,  aman, p a r 
don, surgun, exil, ma'zou l, des titué ,  djellad,  b o u r 

reau ,  taïfé,  t roupe ,  beuluk, com pagnie ,  duchman, 
ennem i,  mousa/îr, hô te ,  qomchou, voisin, adet, cou 

tum e ,  haber, nouvel le ,  liai, état ,  posit ion ,  péchkéche, 
p résen t ,  ma ha h.i, f aubourg ,  qu a r t ie r ,  soqaq, rue ,  

me'idan, p lace, qonaq , palais  ad m in is t ra t i f ,  (et aussi 

étape,  le sens p r im it i f  de ce m o t  était  demeure), etc. 
La langue re l ig ieuse  a, n a tu re l le m en t ,  fourn i peu  
de choses ,  en d eh o rs  des te rm e s  s ’ap p l iq u an t  au 
cu l te  m u su lm a n ,  co m m e djami,  m o sq u é e .  Cepen

dant le mot Fladji, pèler in ,  que p o r ten t  co m m e titre  

d ’h o n n e u r  les m u s u lm a n s  qui sont allés à la  Mec
que,  a été adop té  p a r  les ch ré t ien s  qui ont fait le 

p é lé r in ag e d e  J é ru sa le m .  Aussi voit-on souven t des 

p rê t re s  et des évêques  parés  de ce ti t re  essen tie l le 
m e n t  m a h o m é ta n .  Citons encore  dans ce t o rd re  
d ’idées, qijsmet, destin , bereket, bénédic tion ,  qour- 

ban , sacrifice, qoubbé, coupole .



C’est s u r to u t  dans  le dom aine  du  c o m m erce  et 
de l’in d u s t r ie  q u ’ab o n d e n t  les m o ts  tu rcs .  D’abord  
beaucoup  de n o m s  de profession ,  qassab, boucher ,  
bakkal, ép icier,  nalband , m arécha l- fe rran t ,  djam-  
d j y , vitr ier,  bo iad jy , te in tu r ie r ,  djouvaierd ji , b i
jou t ie r ,  sarraf , changeu r ,  te /a / , c r ie u r  public ,  

hammal,  porte-faix , qalfa,  ouvrie r ,  salahor , m a 
n œ uvre ,  k ivad ji , loueu r  de c h e v a u x , baziryhian, 
co m m e rç a n t ,  et bien  d ’au tres .  Pu is ,  pazar,  m arché ,  
Icharchou, la g rande  ru e  dans  laquelle  se trouven t  

les bou tiques ,  duldan, bou tique ,  magaza  *, m a g a 
sin, mouchteri, client, alych-verich, trafic, thoptan , 
ven te  en gros, mezad, enchère ,  Aiar, gain , hysab , 
com pte ,  kiria, location, nmn.net, gage, csnaf, co r

pora tion ,  alat, outil ,  etc.
Ce qui est p lus  rem a rq u a b le ,  é tan t  donnée  la 

sépara tion  m a in te n u e  p a r  la relig ion et les m œ u r s  
e n t re  les popula tion* ch ré tiennes  et les m u s u l 
m ans ,  c ’est q u ’u n  assez grand n o m b re  de m o ts  

tu rcs  a ien t  p én é tré  dans la sp h è re  de la vie p r ivée ,  
et  so ien t arr ivés  à dés igner ,  p a r  exem ple ,  les p a r 

ties ou  les accesso ires  de l ’h ab i ta t ion ,  co m m e oda, 
cham bre ,  tavan, plafond, douvar , m u r ,  pendjéré ,

i La destinée de ce m ot est assez curieuse. D’orig ine arabe 
(inakhzen, réserve), il est passé dans les langues occ id en 
tales, français et ita lien , auxquelles le turc l'a em prunté 
pour le transm ettre, à son tour, aux id iom es indigènes de 
la Péninsu le.



fenê tre ,  qat, étage, djam,  v itre ,  dou lap , a rm oire ,  
sofra,  table, odjnq, foyer,  manghal, b rase ro ,  /ow- 

roun, four, /juunar, pu its ,  tchechmé, fon ta ine ,  etc . ,  
des ustensiles  dom es t iques  : qazan,  ch a u d ro n ,  
tendjéré, m a rm ite ,  qapaq,  couvercle ,  djezvé,  cafe
tière, des par t ies  du  vêlem ent,  iélek,  gilet,  chalvar, 
p an ta lo n  large, djeb, poche, m aram a , m o ucho ir ,  
Ichizmé, botte ,  etc.

Dans le dom aine  de l ’ag r icu ltu re ,  l ’in troduc t ion  
des m o ts  tu rc s  est p lus re s t re in te ;  les an im aux ,  

les p lantes  g a rd e n t  n a tu re l le m e n t  leu rs  n o m s  
ind igènes ,  à m o ins  q u ’il ne s ’agisse de p lantes  
d ’im porta tion  récen te ,  co m m e le café, qnhvé, ou 
d ’an im a u x  exotiques c o m m e l ’é léphan t,  f i l , le singe, 
maïmoun  le ch a m e au ,  dévé. Le m o t  tcliiflik , exac
te m en t  tchiftlik, ferm e, a son orig ine  dans les 

g rands  dom aines  don t les p ro p r ié ta ire s  é ta ien t  les 

beys. Q uelques m é taux ,  le cuivre ,  l ’ac ie r ,  son t 

o rd in a i re m en t  dés ignés sous  leu rs  n o m s  tu rcs ,  
bakijr e t tchélik. Enfin, dans des pays où  le po r t  
d ’a rm e  é ta it  léga lem ent le privilège des m u s u l 
m a n s ,  il n ’es t  pas  é to n n an t  que  les m o ts  lufek, 
fusil,  fichait, ca r touche ,  qourchoum, ba l le ,  barout, 
po u d re ,  so ien t d ’un  u sage  f réquent,  b ien  que la 
p lupa r t  des langues  indigènes p ossèden t  les te rm es  
co rrespondan ts .

Parm i les m ots  cédés aux langues  ba lkan iques



p a r  le tu rc ,  p lu s ieu rs  ava ien t été e m p ru n té s  par  
cotte d e rn iè re  la n g u e ,  soit au  g rec ,  com m e 
keremid, b r iq u e ,  p a m yq ,  coton, gueumruk, douane 

(gr. koimerki),  pdnaïr,  foire, ou  aux  langues  occi

dentales,  co m m e fourtouna,  tem pête ,  magaza,  m a 

gasin, ghourouch, p ias tre  (ail. groschen).
Tous ces m ots ,  si n o m b re u x  et de significations 

si variées, a p p a r t ien n e n t  p re sq u e  exc lu s ivem en t  à 

la  classe des subs tan tifs .  F o r t  peu  d ’adjectifs  et de 
verbes  tu rc s  sont passés  dans le langage couran t.  
On les ren c o n tre  p r in c ip a le m en t  en  serbe  et en 
bu lgare .  On p eu t  aussi trouver  par-c i par- là ,  q u e l

ques  adverbes d ’orig ine tu rq u e ,  sadea, p u rem e n t ,  
ab so lu m en t ,  en ro u m ain ,  bachqa, encore ,  hitch, pas 
du  tou t ,  adjeba, es t-ce  que, en  serbe ou en  b u l

gare.
Enfin, le suffixe d j i  (d j y ), qui se r t  en  tu rc  à for

m e r  les n o m s  de profession ,  com m e tufekdji , a r m u 
r ier ,  sahatdjy,  ho r loger ,  a été a b so lu m e n t  adopté 
p a r  tou tes  les langues  b a lkan iques  où  il es t devenu 
dans les deux id iom es slaves, djïa,  en  ro u m a in  giu, 
en grec , dzis  (tïtiç), p a r  exem ple  : te in tu r ie r ,  se dit 
en tu rc  bo iad jy , de buia, cou leu r ,  en  serbe et en  b u l

gare , boiadjïa, en  ro u m ain ,  boiangiu, en  grec, 

boyadzis  (uwoytaxÇllç)- Ce suffixe s ’adap te  m ê m e  à des 
m o ts  ind igènes ,  co m m e dans le ro u m a in  laplagiu,  
la it ier,  le serbe ,  porechdjïa , co l lec teur d ’im pôts ,  le



bu lga re ,  v a r d j ia , fabr ican t  de chaux . Les au tre s  

suffixes tu rcs  ne se r e n c o n tre n t  guère  que dans des 
m o ts  déjà  fo rm és dans leu r  langue d ’origine, tels 
que dostlouq , am itié ,  avec le suffixe lik (ly g , louq), 
chnkierli, suc ré ,  avec li. Ce d e rn ie r  suffixe, don t le 

.p rinc ipa l  emploi est de fo rm er  les n o m s  d ’orig ine , 
se ren c o n tra i t  f ré q u e m m e n t  dans les  n o m s  de 

famille,  s u r to u t  en Bulgarie , sous la fo rm e l ia , par  
exem ple  S tam bollia , de C onstan tinople ,  S akyzlia , 
de Chio, Izmirlia ,  de S y m rn e .  A ctue llem ent on 

rem p lace  ce tte  te rm in a iso n  p a r  la  dés inence 

bulgare c o r re sp o n d a n te ,  ov ou  ev, S tambolov , 
Sala/zoo, etc.

Dans les chap itres  su ivants ,  en exam inan t  les 
la n g u es  ind igènes  de la p én in su le ,  j ’essaiera i,  par  

des re levés établis  dans des textes de différentes 
é poques  et de différents carac tè res ,  de d o nner  
u ne  idée de l’im por tance  re la t ive  des é lém e n ts  turcs 

dans  le vocabu la ire  de ces langues. Cette im p o r 
tance varie n a tu re l le m en t  beaucoup  se lon  que l ’on 

cons idère  le langage popu la ire  ou la  la n g u e  l i t té 
ra ire ,  la  tendance  de cette de rn iè re  é tan t ,  par tou t ,  
d ’é l im ine r  les m o ts  cons idérés  co m m e barba re s ,  

p o u r  les rem p lace r ,  soif  p a r  les anc iens  vocables  
oubliés  ou abandonnés ,  soit p a r  des te rm es  d ’o ri

g ine occidentale ,



l ’ a l ü a n a i s

La langue albanaise es t l ’id iom e d o m in a n t  dans 
la  partie  la p lus  occidentale de la T urqu ie  d ’Europe, 
m a is  elle es t aussi par lée  p a r  les n o m b re u se s  colo
nies  qui se r e n c o n tre n t  dans la  Vieille-Serbie, la 

Macédoine et la Grèce, e t on p e u t  l ’en tend re  j u s 
que dans les faubourgs  d ’A thènes.  Les ém ig ran ts  

a lbanais  q u i , depuis  la lin du  xivc siècle j u s 
q u ’au  m il ieu  du xviii0, v in ren t  s ’é tab li r  dans  les 
p rovinces  m érid iona le s  du ro y a u m e  de Naples et 

en  Sicile, où  ils occu p en t  79 c o m m u n e s  dont la 

popu la tion  p e u t  être évaluée ac tu e l le m en t  à envi
ro n  200,000 âm es ,  n 'o n t  pas , n o n  plus, oublié  co m 
p lè te m e n t  le u r  langage prim itif .  P lu s ie u rs  érud its  
qu i,  p a r  le u rs  travaux , ont con tr ibué  à l ’é tude  de la 

langue  et de la l i t té ra tu re  p o p u la ire  des A lbanais,  
ap p a r t ien n e n t  à  ces colonies . Si l ’on  cons idère  le 

chiffre de la  p o pu la t ion  p a r la n t  a lbana is ,  u n  m illion 
et dem i de p e rsonnes ,  tou t  au  p lu s ,  ce tte langue est



u n e  des m o in s  im p o r ta n te s  de la famille  indo- 
eu ro p é en n e  ; on  a r r iv e ra  à la m ê m e  conc lu s ion  si 
l ’on cons idère  la v a le u r  de sa l i t té ra tu re ,  p resque 
exc lus ivem en t  cons t i tuée  p a r  des chan ts  et des lé

gendes  'populaires .  Cependant,  elle m é ri te  d ’a t t ire r  
l’a t ten t ion  à cause  des p a r t icu ja r i té s  in té re ssa n te s  

de sa g ram m aire ,  de sa qual i té  de d e rn ie r  r e p ré se n 
tan t  d ’un  g roupe  l ingu is t ique  a u jo u rd ’hu i d ispa ru ,  
enfin, de ses ana log ies  to u t  à fait r em arquab le s  
avec deux  au t re s  langues  de la  pén in su le  balkani
que, le ro u m a in  et le bu lgare .

Malgré les travaux  de p lu s ie u rs  savan ts  p a rm i les
quels  l lahn ,  Miklosich, D o z o n ,e t  enfin, M. Gustave 
Mcyer, p ro fe s se u r  à l’Université  de Gratz, occu
pen t  les p re m iè re s  places,  l 'é tude sc ientifique de 

l’a lb an a is  est enco re  incom plè te .  Cette é tude  r e n 
contre ,  en effet, des difficultés par t icu l iè res ,  d ’un  
côté, parce  que  l ’on ne p e u t  s ’ap p u y e r  ni su r  les 
fo rm es anc iennes  de bi langue ,  c o m p lè tem e n t  p e r 
dues, ni su r  des langues  sœ urs ,  p u isq u e  l’a lbanais 

es t,  c o m m e  je  l ’ai déjà  dit, isolé dans  la famille 

in d o -eu ro p ée n n e ,  e t  d ’u n  au t re  côté, parce  que les 
e m p ru n t s  faits aux  langues  voisines sont cons idé

rab les ,  et q u ’il e s t  pa r fo is  difficile de d é te rm in e r  si 
u n  m o t  ap pa r t ien t  au  fond p r im it i f  de l’a lbanais 
ou s ’il a  ôté pris  au  latin, au  g rec  ou au  slave.

Une au tre  cause  qui ren d  encore  difficile l’étude



c o m p a r é e  de l’a lbanais  c ’est que les m o ts  y  ont 
subi f ré q u e m m e n t  des a l té ra t ions  p lu s  consi
dérab les  que dans les au t re s  langues  e u r o 
p é e n n es ;  p a r  exem ple ,  au  la tin  îm perator , co r res 
pond  l’a lbanais  mbret.  Les dés inences ,  éga lem ent ,  

on t été f ré q u e m m e n t  m u t i lé e s ;  ainsi u n  g ran d  
n o m b re  de substan tifs  ont pe rd u  la  te rm ina ison  
ca rac té r is t ique  du  plurie l,  dont l’existence an té 
r ieu re  ne  se m anifes te  p lus  que p a r  une  modifica
t io n  de la consonne  tinale du  m ot.  P ar  exem ple ,  
p l ia k , vieillard, p lu r ie l ,  p l i é k b i r ,  fils (singulier),  
bii, fils (pluriel).

La la n g u e  albanaise es t r iche en sons, voyelles 
ou consonnes .  Les p re m iè re s  son t au  n o m b re  de 

sept : les cinq  voyelles c o m m u n e s  à tou tes  les 
langues  : a, é, i, o, ou, p lu s  le son  u (français), et 
la  voyelle sourde  que  n o u s  re tro u v e ro n s  en r o u 
m a in  et en bu lgare ,  et  don t la  p ro n o n c ia t io n  co r 
resp o n d  à celle de no tre  e, dans j e ,  me, etc. Dans 

l 'a lbanais,  en par t icu lie r ,  cette voyelle, que je  n o 
te ra i p a r  ë, a souvent u n  son  indécis,  oscillant 
en tre  a, e et  o, à peu  p rès  co m m e l ’a final de c e r 
ta ins  d ia lec tes  languedoc iens .  C om m e en ro u m ain  

et dans les d ia lectes o r ien tau x  du bu lgare ,  l ’a non  
accentué se change r é g u l iè rem e n t  en  è. P arm i 
les consonnes ,  nous  re t rouvons  to u te s  celles des 

au tre s  langues eu ro p é en n es ,  e t  n o ta m m e n t  le A



(dhelta) et  le © (thita) grecs ,  les palatales ki,  ghi, li, 
e t  fi qui se ren c o n tre n t  aussi  dans les d ialectes 

ro u m a in s  et b u lga re s  de la Macédoine, enfin, 17 

véla ire  slave.
Les différents dialectes a lbanais,  dont,  par  suite 

du m a n q u e  com ple t  de cu l tu re  li t té ra ire ,  aucun  

n ’a acquis  de p rép o n d é ra n ce  su r  les au t re s ,  se 
d iv isen t en deux  g roupes  p r inc ipaux  c o r re sp o n d a n t  
aux deux g ran d es  d iv is ions e th n o g ra p h iq u es  indi
q u ées  dans  la p rem iè re  leçon, les d ia lec tes  guè • 

gues, au  no rd ,  e t les d ia lectes tosques ,  au  sud. 
Les différences les p lus  ca rac tér is t iques  qui sépa
re n t  ces deux  g roupes  so n t  l ’existence en  guègue , 
de voyelles nasa les  an, en, on, ana logues  à celles 

du  français ,  e t  m a n q u a n t  au  to sq u e ,  et la t e n 
dance de ce d e rn ie r  d ialecte à tran s fo rm er  Yn en 
r. Ainsi, anëmik,  en n e m i,  en  guègue ,  dev ien t en 
to sque ,  armik, groun, blé, devient grour , emën, 
no m , ëmër.

Nous v e r ro n s  p ro c h a in e m e n t  que ce d e rn ie r  

p h é n o m è n e  se p ro d u it  d ’u ne  m a n iè re  p lus  co n s
ta n te  encore  dans  u n  d ialecte ro um ain ,  celui de 

l ’Istr ie .

Bien que n ’ayan t  pas  l’in ten tion  de t ra i te r  ici 
la  ph o n é t iq u e  a lbanaise ,  je  crois u tile  de s igna le r  
une  p a r t icu la r i té  in té re ssa n te  au  po in t de vue de 
la  philologie rom an e .  L’on ad m et  a u jo u rd ’h u i  que,



en  latin, les le t tres  c et <7 conserva ien t tou jours  le 

son d u r  q u ’elles on t  encore  en f rança is  devan t 
0 e t w, tand is  que, devan t e et i, dans toutes les 
langues ro m an e s ,  ces deux  consonnes  se son t 
t ran s fo rm ée s  en ch u in tan te s  ou en sifflantes. Or, 
en  albanais,  dans les m o ts  d ’orig ine la tine, n o u s  
re tro u v o n s  ces deux  le t tres  avec le u r  p ro n o n c ia 

t ion  p r im it ive ,  p a r  exem ple  dans les m o ts  : argent,  
gg. arghiant, tsq .  ërghient, ciel,  kiel e t kiil, cent, 

kiint.
P a rm i  tou tes  les langues  b a lk an iq u e s ,  l ’a lbanais  

est, avec le ro u m ain ,  celle don t le vocabu la ire  es t 
le p lu s  m é lan g é  d ’é lém e n ts  hé térogènes .  Sur  

5,140 art ic les  du  d ic tionna ire  é ty m olog ique  de la 
langue a lbanaise ,  de Gustave Meyer, 1,420 se rap 
p o r ten t  à des m o ts  d ’orig ine  ro m an e ,  540 à des 
m o ts  slaves, 1,180 à des m o ts  tu rcs ,  840 à des 
m o ts  g recs ,  tand is  que 400 s e u le m e n t  p a ra is sa ien t  
ap p a r ten ir  au  fond p r im it i f  indo -eu ropéen  de l ’al

bana is  ; enfin, 730 ava ien t  échappé  à tou tes  les 
investiga tions de l’au teu r .

h a  g ra m m a ire  de l ’a lbanais  est n e t te m e n t  indo- 

eu ro p é en n e ,  quo ique  les m u t i la t io n s  sub ies  par  
ce r ta ines  flexions ne p e rm e t te n t  pas  to u jo u rs  de 
les r a p p ro c h e r  avec ce r t i tude  des form es co r re s 
p o n dan tes  des au t re s  langues  de la  m ê m e  famille.

L’albanais  a conservé,  com m e le ro u m ain ,  u n



res te  de déc lina ison ,  co m p re n a n t  deux  cas p r in 
cipaux , u n  cas d irec t  p ou r  le n o m in a t if  et l ’accu
sa tif  (l’accusa tif  a parfois aussi u n e  form e dis
tincte),  et un  cas ob l ique ,  p o u r  le g én i t if  et le 
datif .

La pr incipale  déc lina ison  m a scu l in e  form e le 
gén i t if -da tif  s ingu l ie r  en i, p a r  exem ple , korp, cor
beau , gén. kor/n : les n o m s  m ascu l in s  te rm in és  
p a r  u n  k ou  p a r  u n  i, p r e n n e n t  au  gén i t if  ou : non, 
hom m e, génitif  neriou, mik, am i, gén itif  mikou.

La déc lina ison  fém in ine  en co r resp o n d  tou t  à 

fa i t  à la  p rem iè re  déc lina ison  latine, et à la décli
na ison  ro u m ain e  en  a, a insi que  l 'on p e u t  le co n s
ta te r  par  les exem ples  su ivants  :

Albanais. Roum ain. Latin.

N o m .-a cc .  . . c a s - a 1 ro s-a
Génitif-datif. . . . hënn -e cas-e ros-æ

lune m aison rose

Les fo rm es du  n o m in a t i f  p lu r ie l  son t,  en appa
rence ,  du  m oins ,  très i r ré g u l iè re s  et se la issen t  
d iffic ilem ent r a m e n e r  à des règles générales .

La par t ie  la  p lu s  in té ressan te  de la g ram m aire  
a lbana ise  es t  celle qui concerne  l ’artic le  ou p lu tô t  
les a r tic les ,  car  il en existe p lu s ieu rs .  L ’article 

défini p ro p re m e n t  dit  s ’em plo ie  exc lus ivem ent

i L’a final roum ain se prononce ici com m e l ’ë  albanais.



avec le su b s tan t i f  e t  s ’adapte  à la fin de celu i-ci ; 
on d ira ,  par  exem ple  :

m a l1, m o n tagne  

m al '- i ,  la  m o n tagne  
ner i ,  h o m m e 
ne r i-o u ,  l’h o m m e  

h ë n n ë , l u n e  
l i ë n n a , la  lu n e  (pour 

hennë-a)

Cet ar t ic le  suffixe se re trouve  à l’ex trém ité  
opposée du  dom aine  indo-européen ,  dans les lan 
gues Scandinaves, m ais  dans la pén in su le  ba lkan i
que,  n o u s  cons ta tons  aussi son  exis tence dans deux  

au t re s  id iom es,  le ro u m a in  el le bu lgare .  Cette 
s im ilitude es t d ’a u ta n t  p lu s  r e m a rq u a b le  que, 
ainsi que vous  le savez, ces trois  langues  : a lbanais,  
ro u m a in  et bu lga re ,  ap p a r t ien n e n t  à des f ractions 
dilférentes de la famille in do -eu ropéenne  et que 

l’artic le  suffixe ne  se rencon tre  dans aucune  au tre  

langue la tine ni dans aucune  au tre  langue slave ; 
ces d e rn iè re s ,  m ê m e ,  ne po ssè d en t  aucune  espèce 
d ’artic le  défini. On es t donc condu i t  à supposer  

que  cet ar ticle  est u n e  p a r t icu la r i té  du  groupe 
l ingu is t ique ,  a u jo u rd ’h u i  d isparu ,  auquel ap p a r 

tena it  l ’a lbana is  et q ue  c ’es t par  lu i q u ’il a p éné tré  

dans les deux  au t re s  lan g u es .  La m ê m e  conclusion

kiën, ch ien  

kiën-i, le chien 
rnik, am i 

m ik-ou ,  l ’ami 
chtëpi,  m a ison  
ch tëp i-a ,  la m a ison



s ’ap p l iq u era i t  à l ’exis tence,  dans ces tro is  id iom es,  
de la voyelle sourde  ë, que  n o u s  voyons f ré q u em 

m e n t  rem p lace r  l ’a atone.
L’a lbana is  a encore  un  au t re  article  qui possède  

deux  fo rm es p eu  différentes, e t  qui se p lace devant 
les adjectifs  qualificatifs, ou  bien  en tre  un  su b s 
tan tif  e t  son co m p lém en t  dé term ina tif .

Cet article es t i, au  m ascu l in ,  e au  fém inin . On 

dira  ainsi :
Le bon  am i, mik-ou i mire;  la belle fiancée, nuse- 

ya e bukurë;  le fils du  [roi, bir-i i mbret-it ; la fille 
du  roi,  vaiza e mbret-it.

R em arquez  que  cet article  s ’accorde, quand  il 
es t  placé en tre  deux  substan tifs ,  avec celui qui le 
précède.

Le roum ain  possède des fo rm es  to u t  à fait an a 
logues.

L ’albanais  fo rm e les n o m s  de n o m b re  com pris  
en t re  dix et vingt, de la m ô m e  m a n iè re  que les 
langues  slaves et que le ro u m ain  ; onze, douze, se 
d iron t,  un vers d ix  ou  un sur dix, deux vers d ix , 
etc. en a lbanais,  në  m b ë  ôietë, du  m bë  Sietë. On 
trouve ,  en  ou tre ,  en a lbana is ,  des traces  de la 
n u m é ra t io n  v ig in tésim ale  qui a p r is  u n  si g rand  
d év e lo p p em en t  en  b re ton ,  et  qui,  en  français ,  a 
donné  quatre -v ing t et  les anc iennes  locu tions  six- 

vingt,  qu inze-v ing t.  Vingt se dit en  a lbanais  hëzel,



c ’es t-à -d ire  u ne  vingta ine , q u ara n te ,  duzet (deux 
v ingta ines).

L ’albanais  es t une  des ra re s  langues  indo -eu ro 

p éennes  qui ait conservé j u s q u ’a u jo u rd 'h u i  une 
form e s im p le  p o u r  le verbe  passif. En deho rs  de 
ce tte  pa r t icu la ri té ,  c o m m u n e  avec le grec, la  con 
ju g a iso n  a lbanaise  es t ana logue  à celle des au tres  

langues  occidentales ,  en re m a rq u a n t  toutefois  que 
l’infinitif en  es t d ispa ru ,  ce qui oblige à rec o u r i r  à 
des proposit ions  inc iden tes .  P ar  exem ple ,  je  ne pu is  

pas  par le r ,  se d ira  en  a lbana is  : noukë mound ië 
Soin, l i t té ra lem en t : Je  n e  p eu x  pas  que je  parle . La 

m ê m e  to u rn u re  s ’em p lo ie ra  du res te ,  non  seu le 
m e n t  en bu lga re  e t  en  g rec  m oderne ,  langues  qui 

ont,  com m e l ’a lbanais ,  p e rd u  l ’inlinitif,  m a is  en 

core, d ’une  façon très  ord inaire ,  en ro u m a in  et en 
serbe. Une au tre  par t icu la r i té  c o m m u n e  aux di
verses  langues  ba lkan iques  a t ra i t  à la  fo rm a tion  du 
fu tur .  Vous savez que, d ’u ne  m an iè re  générale ,  les 
fo rm es du fu tu r  dans les anc iennes  langues  indo- 
eu ro p é en n es  n ’o n t  pas  subsis té  dans  les dialectes 
m od e rn e s ,  qui les on t  rem p lacées  par  des fo rm es 
com posées .  Dans n os  langues  néo-la tines ,  m ôm e, 

le fu tu r ,  s im ple  en  apparence ,  n ’es t  que la  co m b i
na iso n  de l ’infinitif  avec l ’ind ica t if  p ré se n t  du 
verbe  <> avoir ». Deux id iom es  ro m a n s  se sont 
seuls so u s t ra i ts  à ce d e rn ie r  p rocédé,  le dialecte



rh é t iq u e  de l ’Oberland  (Grisons), qui,  à l ’im ita t ion  
de l’a l lem and ,  em plo ie  com m e auxilia ire  le verbe 
« deven ir  », e t ,  co m m e n o u s  al lons le voir, le ro u 

main .
Les langues  ba lkan iques  em p lo ien t  pour  fo rm er  

le u r  fu tu r ,  le verbe  vouloir. L ’u n io n  de cet aux i
lia ire  avec le verbe qu 'il  s e r t  à  con juguer  donne 
lieu à d iverses  com bina isons  dont les types  fonda
m e n ta u x  son t  le p ré se n t  de l ' indicatif  de l ’aux i
lia ire  suivi de l ’infinitif  ou  du p ré se n t  du  su b jo n c 
tif du  verbe con jugué .  Ces fo rm es  se prouvent dans 

le ro u m a in  : voiu scrie e t  le grec : Qi)w ypoc^w p o u r  
OéXo) và Ypa^u, j 'éc r i ra i .

Mais d iverses  m odifications de l’aux i l ia ire  ou du 
verbe ont créé  d ’au tre s  fo rm es,  quelquefo is  p lus  
us i tées  que les types prim it ifs ,  e t ce qui es t le 

p lus r em a rq u a b le ,  c’est que  p re sq u e  tou te s  ces 
fo rm es se r e tro u v en t  dans  les divers id iom es. 
Cette p ropaga tion  est év id em m en t  due à l ’action  
des langues  ba lk an iq u e s  les unes  su r  les au tre s  
pu isq u e  ce m ode de form ation  du  fu tu r  es t é t ranger  
aux  langues  la tines  au tre s  que le ro um ain ,  et aux  
langues  slaves au t re s  que le serbe et le bu lga re  ; 
le Slovène m ê m e ,  si é t ro i tem e n t  apparen té ,  d ’a i l 
leu rs ,  au  sorbe, fo rm e son fu tu r  co m m e le russe ,  
le po lonais  et le tchèque ,  au  m o y e n  du verbe 

« être  ».



La p lu s  re m a rq u a b le  de ces form es,  e t celle qui 

es t em ployée  d ’une  façon exclusive en  albanais,  et 
le p lus f ré q u e m m e n t  en grec, en  bu lgare  et en ma- 

eédo-roum ain ,  consis te  à p ren d re  la tro is ièm e  p e r 
sonne du  s ingu l ie r  de l’indicatif  p ré se n t  du  verbe 

« vou lo ir  », ou une  form e abrégée  de celte  m ê m e  
personne ,  et de la faire su ivre  du  p ré se n t  du  su b 
jo n c t i f  du  verbe à con juguer .  Cette cons truc t ion  

s’em plo ie  aussi,  quo ique  assez ra rem e n t ,  en daco- 
ro u m ain .  En a lbanais ,  cette tro is ièm e personne  du 
verbe vou lo ir ,  qui dev ien t  a ins i  une sor te  de p a r 

ticule invariab le ,  es t  do (de doua, je  veux), de sorte 
que l’on d ira, p a r  exem ple ,  do kërlcoi, du 'kërkotch, 
je  ch e rch e ra i ,  tu  che rcheras ,  ou  bien, do te kërkoi, 
do tri kërkotch, etc.

On ne sau ra it  dire auque l des id iom es  de la 

p én insu le  ap p a r t ien t  l’initiative de cette co ns truc
t ion  du fu tu r  ; on ne  peu t m ê m e  aff irm er q u ’elle 
ne  se soit pas  m o n tré e  sp o n ta n ém en t  chez p lu 
s ieu rs  d ’en tre  eux ; m ais  il n ’es t pas  m o ins  cu r ieux  
de cons ta te r  u n e  sem blab le  unan im ité  en tre  des 
langues  d ’orig ines  d iverses ,  s u r  une ques tion  au 
su je t  de laquelle  on  cons ta te  parfo is  tan t  de diver

sité en tre  les langues d ’une  m ê m e  famille.

L ’albana is  n ’a ja m a is  été l’objet d ’aucune  cu l
ture  l i t té ra ire  su iv ie . Il n ’est enseigné dans  aucune



école. Ainsi que je  l ’ai d i t  en t ra i tan t  de l’e th n o 

graph ie ,  les écoles n o n -m u su lm a n e s  de l’Albanie, 
en t re ten u e s  ex c lu s iv em e n t  p a r  des p ropagandes  

é t ra n g ères ,  re lig ieuses  ou po li t iques ,  son t i ta liennes 
dans  le nord ,  chez les Guègues ca tho liques  et 
g rec q u es  dans  le sud  chez les Tosques or thodoxes .  
Il n ’existe  pas  n o n  p lus  d ’a lphabe t  nat ional  a lba
nais  ni c o n s é q u e m m e n t  d ’o r thog raphe .  Hahn m e n 

tionne ,  il es t vra i,  dans  ses Albanesische Studien , 
u n  a lphabe t  q u ’il a  trouvé encore  em ployé  par  
que lques  p e rso n n e s  à E lbassan , au  cen tre  de l ’Al
banie, e t  don t les c inquan te -deux  le t tres ,  parfaite

m e n t  app rop r iées  à la rep ré se n ta t io n  des sons de 

l’albanais ,  offrent u n e  c u r ie u se  re ssem b lan ce  avec 
les ca rac tères  phén ic iens  et les fo rm es a rchaïques  

des ca rac tères  grecs. Mais le savan t  a lban is te  n ’a 
r ien  découver t  qui l ’a u to r i sâ t  à conc lu re  fo rm elle 
m e n t  à l ’an t iqu i té  de cet a lphabe t  ni à son  ex ten 
sion  à d ’au tre s  p a r t ies  de l’Albanie. Il cite aussi 
deux  au t re s  a lphabe ts  em ployés ,  l ’u n  dans  l ’Al

banie du  sud , et l ’au tre  dans les colonies a lba 
n a ises  de l ’Italie m é r id io n a le ,  m ais  leu r  usage 
para it  n ’avoir  été que t rè s  re s tre in t ,  et p e u t - ê t r e  
ne  furent- ils  que des ten ta t ives  individuelles 
co m m e celles que  nous  voyons se p rodu ire  de 
nos jo u r s .  En effet, tous ceux  qu i on t  éc r i t  ou 

é tud ié  l ’a lbana is  on t dû  se co m p o se r  u n  alphabet,



Ces différents essa is  ont eu  lieu sans au c u n e  en 
ten te ,  et le p lu s  souven t sans te n ir  com pte  des 
ten ta t ives  p réc éd en te s ;  seu lem en t ,  m a in te n a n t ,o n  

ne  crée p lu s  des a lphabe ts  de to u te s  pièces, on  se 
se r t  de ceux  qui ex is ten t  en  les m odifiant au  

besoin par  q u e lq u es  s ignes d iacritiques.  P arm i 
les au teu rs  a lbana is  ou les a lban is tes ,  les u ns  se 
sont serv is  de l’a lphabe t grec, les au tres  de l’al

ph ab e t  la t in ;  le p lu s  g rand  n o m b re ,  p ou r  r e p ré 
se n te r  les sons si variés de l 'a lbanais ,  ont em ployé 

à la  fois des ca rac tè res  g recs  et la tins. La trans
cr ip t ion  la p lus  s im ple  e t la p lu s  claire es t év id em 
m e n t  celle don t se se r t  M. G. Meyer dans ses 

savantes  é tudes.
Etanl donnés  la s i tua tion  el le ca ractère  du 

peup le  a lbanais ,  on c o m p re n d  que sa l i t té ra tu re  
so it  r e s t re in te  et peu  variée. Elle se com pose  de 
deux  parties  d is t inctes ,  l ’une  d ’orig ine ex térieure  

et l ’au t re  nat ionale .
Dans la p re m iè re  partie ,  r e n t r e n t  les t raduc tions  

d ’ouvrages re l ig ieux  exécutées ,  en  général,  en vue 
de la p ropagande  ca tho lique.  Dans ce n o m b re  figu
re n t  les p rem ie rs  l ivres im p r im és  en a lbanais ,  la 

Doctrine Chrétienne, de Bellarm ino, en  1664, un  
ca téch ism e  du P ère  B u d a d i  P ie trab ianca,  en 1685. 
La pub lica t ion  de ces ouvrages ava it  é té p récédée  

de celle d ’u n  d ic t ionna ire  la t in -ép iro te ,  com posé



p a r  le Père Blanco, et im p r im é  en  1635, à Rom e, 
p a r  les so ins de la C ongrégation de la  P ro p a 

gande.
Q uelques-uns de ces écrivains  re lig ieux  n e  se 

b o rn è re n t  pas , ce p e n d a n t ,  à des t rad u c t io n s  et 
p ro d u is iren t  des œ uvres  or ig ina les  don t p lu s ieu rs  
ne son t  pas  sans  valeur.  P a rm i  ces au teu rs ,  on 
peu t c i te r  : P ie r re  Bogdan, a rchevêque  ca tho lique  
d ’Uskup vers  la  fin du  xvne siècle, issu  d ’u ne  an 

cienne et i l lustre  fam ille  a lb an a ise ,  Giulio 'Vari- 
boba, au  x v i i i 0 siècle et F rancesco  Antonio Santori,  
au  xivG, tous  deux orig ina ires  des colonies a lba 
naises  du  ro y a u m e  de Naples. Le dern ie r  s ’essaya 

m ê m e  d ans  le gen re  d ram a t iq u e  assez peu  cultivé 
a u t re m e n t ,  p a r  les au teu rs  albanais.  C’es t auss i  u n  
Albanais d ’Italie, G irolam o de Rada, né  en 1815, 

qui occupe ju s q u ’à p ré se n t  la p rem iè re  place dans 
la l i t té ra tu re  a lbanaise .  A la fois poète, folkloriste , 
ph ilo logue, il p u b l ia  des  é tudes  g ram m atica les ,  des 
r ecu e i ls  de c h a n ts  p o p u la i re s ,  des poèm es,  p a rm i 
le squels  on re m a rq u e  les Chants de Milotao , (ils 

du despo te  de Scutari ,  qui co n t ien n en t  des ta
b leaux  de la  vie albanaise  don t la grâce et la  fra î
c h e u r  ont été ad m irées  p a r  les poètes  occ identaux  

et n o ta m m e n t  par  Mistral, enfin l’épopée de Skan- 
derbeg. Il f i t , à d iverses rep r ise s  , para ître  en  
I ta l ie  des  jo u r n a u x  en albanais ,  n o ta m m e n t  la



Bannière de l 'Albanie (Fiarnuri i Arbërit) qui s u b 

s is ta  de 1884 à 1887.
Citons encore  u n  poète m u su lm a n ,  N ess im -bey , 

de P rem et ,  dans l ’Albanie m é rid io n a le ,  don t les 
œ uvres  co nsac rées  à l’a m o iy  tel que  le c o m p re n 
n en t  les Albanais,  on t  u n  ca rac tè re  pa r t icu l iè re 

m e n t  orien ta l,  et te rm in o n s  avec les n o m s  de. deux 
p h i lo lo g u es ,  tous deux nés  en  Italie, V incenzo 

Dorsa et Demetrio  Camarda.
En Albanie, co m m e dans  to u s  les pays où la 

civ ilisation  et la cen tra l isa t ion  n ’on t pas ém oussé  
le se n t im e n t  p oé t ique  inné  chez p re sq u e  tous  les 
h om m es ,  la m u se  popu la ire  es t encore  r iche  en  

pet i ts  p o èm es  c h a n ta n t  d ’une  façon n a ïve ,  m ais  

p re sq u e  to u jo u rs  ex p re ss iv e  et vraie , les jo ie s ,  les 
dou leu rs  et les pass ions  h u m a in e s .  Cette r ichesse  
de la  poés ie  p o p u la i re  se re tro u v e  chez tou tes  
les nat ional i té s  de la P én insu le  b a lk a n iq u e  et dans 
des conditions à peu  p rès  sem b lab les ,  à p a r t  q u e l
ques différences te n a n t  au  ca rac tè re  et à l ’h is to ire  

des d ivers peup les .
La form e de ces poés ies  es t p re sq u e  p a r to u t  la 

m ê m e  ; des vers cour ts ,  le p lus  souven t de h u i t  

sy llabes ,  se su ivan t sans  ê tre  séparés  en  s trophes  
de lon g u eu r  régulière .  E lles so n t  q u e lq u e fo is  

r im ées .

P a rm i  les poésies popu la ires ,  les u n es  son t  l ’ex



press ion  de sen t im en ts ,  l ’a m o u r  ou  la d o u le u r ;  les 
au tre s  son t  des récits  h is to r iq u e s  ou  p lu tô t  légen 
daires ,  ou  bien  m y tho log iques .  Dans les p rem ières ,  

c ’es t s u r to u t  p a r  des com para isons  que le poète 

cherche  à louer  l’ob je t de  son  a m o u r  ou  de ses re 

grets .  Toute la n a tu re  es t appelée à l’aide ; la  p e r 
sonne a im ée  devien t un  o iseau, u n  bel arbre ,  une 

fleur, u n  as tre ,  u n  c o u rs  d ’eau ,  voire m ê m e  une 
arm e  ou  une pièce de m onna ie .  En p a r la n t  des 
poés ies  am o u re u se s  de l’Albanie, il es t in d isp en 
sable de r e m a rq u e r  que, chez les Guègues, ces 
chan ts  n ’ont pas  to u jo u rs  p o u r  obje ts  des fem m es. 

Hâtons-nous d ’a jou te r  que,  au  d ire des p lus p ro 
fonds co n n a isseu rs  de ce peup le ,  e t  n o ta m m e n t  de 
H ahn  et de Dozon, le se n t im e n t  q u ’ils révèlent,  

m a lg ré» ra rd en te  pass ion  avec laquelle  il es t  p a r 
fois exprim é,  es t p a r fa i tem e n t  honnê te  et ex e m p t 
de toute idée sensuelle .  Dans les chan ts  de deuil,  

ces la m en ta t ions ,  dont l 'usage est général dans la 

pén in su le  et qui,  en  Albanie com m e en Corse, ont 

le p lu s  souven t p o u r  a u te u r  des fem m es ,  on fait 

parfo is  in te rv en ir  les ob je ts  qui on t  a p p a r ten u  au  
m o r t  et qui p re n n e n t  la  paro le  p o u r  d em an d e r  
où  est leu r  m a ître  et se p la indre  de ce q u ’il ne 

les to u c h e ra  plus.

Les chan ts  h is to r iq u es  se ra p p o r te n t  en  géné ra l  
aux lu ttes  con tre  la conquê te  o t tom ane ,  Skandex--



Beg en esl la figure d om inan te  en  Albanie com m e 
M arko-K ra liévitch  chez les S erbes .  Com me chez 

tous les peup les ,  le m erv e i l le u x  se m êle  aux  faits 

h is to r iques ,  les héros  y ac com plissen t  des exploits 
su rh u m a in s ,  et  les êtres  su rn a tu re ls  in te rv iennen t  
p ou r  ou  con tre  eux .  D’a i l leu rs  les fées, les fan
tôm es,  les d ém o n s ,  les dreïki et les chtrigué  jo u e n t  

le p r inc ipa l  rôle dans u n  g ran d  n o m b re  de pièces 
de différents ca rac tè re s ,  to u t  com m e les vila  et 

les samodiva  des lé g en d e s  slaves.

D’au t re s  poés ies  se chan ten t  en  ch œ u r  p endan t  
les différentes cé rém o n ie s  qui ac co m p ag n e n t  les 

noces. Elles cé lèb ren t  les louanges  des époux, 
leu r  a d re ssen t  des so uha i ts ,  e x p r im en t  les reg re ts  
des pa re n ts .  On y re tro u v e  les m ê m e s  m é ta p h o re s  

que dans les chansons  am o u re u se s  ; c 'e s t  la  vigne 

b lanche  qui se m arie  au  cyprès ,  la p e rd r ix  q u 'u n  
aigle enlève.

A côté des poés ies  popu la ires ,  m a is  m o in s  n o m 

b reu x  et m o in s  variés, n o u s  t rouvons  les contes  en 
prose ,  do n t  le fonds,  m a lg ré  les différences de la 
fo rm e, est à peu  près  le m ê m e  dans tous les pays. 
Ils r e n fe rm e n t  g én é ra le m en t  une  idée m ora le  ; le 

faible, in ju s tem en t  persécu té ,  finit p a r  t r io m p h e r  

grâce  aux  secours  de p e rso n n a g es  su rn a tu re ls  
revê tan t  des fo rm es  variées .  Com m e dans  nos  

contes  de fées, le h é ro s  du réc it  es t  p re s q u e  to u 



jo u r s  le plus je u n e  de p lu s ieu rs  f rè res  ou sœ urs .  
On y ape rço it  ces deux se n t im e n ts  innés  e t  p ro 
fonds de l’àm e  p opu la ire ,  s u r to u t  dans  les pays 
qui on t été soum is  à une  longue  opp ress ion ,  la 

pitié envers les petits  et la révolte contre  les pu is 
san ts .



Nous arr ivons  m a in te n an t  à une au t re  langue, 

b eaucoup  plus im p o r ta n te  à b ien  des égards ,  
q u o iq u ’elle ne  so it  pas , n o n  p lu s ,  parlée  p a r  un  
g rand  n o m b re  d ’h o m m e s .  Mais u n e  q u es t io n  se 

pose d ’abo rd ;  q u ’es t-ce  au  ju s te  que  le grec m o 

d e rn e ?  quels  son t ses rap p o r ts  avec le grec c l a s 

s ique?  La réponse  n ’es t pas aussi s im p le  q u e  l ’on 
p o u r ra i t  le c ro ire  au  p re m ie r  aspect.  Il existe ,  e n  
effet, a u jo u rd ’hu i,  p lu s ieu rs  grecs m o d e rn e s ,  la  
la n g u e  vu lga ire ,  em ployée par  tous ceux  qui p a r 
len t na tu re l lem en t ,  co m m e ils l 'on t  appr is  au  foyer  

pa terne l ,  et  la langue l i t téra ire  qui s ’écrit ,  m a is  ne 

se par le  g uère .  P o u r  ceux  qui co n s id èren t  q u e  
cette de rn iè re  est la vér i tab le  langue  de la  Grèce 

actuelle ,  le grec m o d e rn e  n ’es t que du g rec  anc ien  
simplifié, m a is  fort  peu  modifié. P o u r  ceux, a u  
con tra ire ,qu i  voient dans l’idiome vulgaire  le grec 
m o d e rn e  réel,  cette langue est b ien  le rep ré so n -



tan t  co n tem pora in  du  grec c lass ique ,  m a is  t r a n s 
fo rm é au  cou rs  de deux  mille  ans  co m m e to u te s  
les au t re s  langues  du globe.

L’ex is tence  s im u l ta n é e  de ces deux  id iom es 

t ien t à u n  m a len ten d u  qui n ’es t  pas  d 'a i l leu rs  p a r 
t icu lie r  à la  Grèce. Il s ’es t  p ro d u it  aussi en R ou

m an ie ,  et  en F rance  m ê m e ,  ce r ta ines  pér iodes  de 
n o tre  h is to ire  l i t té ra ire  n o u s  en offrent des e x e m 
ples. On s ’es t  im ag iné  que les langues  m o d e rn e s  

é ta ien t  une  co rru p t io n ,  u n e  dégénérescence  des 

a n c ien n es ,  d 'o ù  cette conc lus ion  tou te  na tu re lle  
que l’on devait  ch e rch e r  à co rr ige r  les p re m iè re s  
en  les r a p p ro c h a n t  le p lu s  possible de leu rs  p ro to 

types  c lassiques.  Or, r ien  n ’es t  p lu s  faux  que cette 
Ihéor ie :  les langues, co m m e tou te  chose  dans 
l ’un ivers ,  se son t  t r an s fo rm ée s  n a tu re l le m en t ,  soit 
p a r  l ’effet du  tem ps ,  so it  p a r  l ’action  de n o u 

veaux  é lém e n ts  e th n o g rap h iq u es .  Le véritab le  
grec m o d e rn e ,  c ’es t-a  d ire  le g rec  v u lga ire ,  ce 
que l ’on appe la it  au trefo is  le « ro m a ïq u e  », n ’est 

pas  p lus  du  g rec  anc ien  co r ro m p u  que  le f ran 
çais ou l ’ita lien  ne son t  du  la tin  c o r ro m p u .  C’est 

le g rec  anc ien  lu i -m ê m e ,  m odifié  d ’ap rès  des lois 

n a t u r e l l e s , to u t  à fait ana loguès  à celles qui 
on t  anrené le passage  du  la tin  au x  la n g u es  ro 

m a n es  que  n o u s  par lo n s  et que  nous  écrivons 
a u jo u rd ’hui.  L’e r r e u r  des  par t i sans  de la  langue



class ique  p eu t  t r o u v e r ,  il est v r a i ,  des expli

ca tions et des excuses. Si l’anc ien  g r e c , com m e 
tou tes  les langues  de la m ê m e  époque ,  a cessé 
d ’être  par lé ,  il n ’a ja m a is  cessé de s ’écrire .  Tandis 
que dans l’Europe  occidentale , les invas ions  b a r 
bares  su b s t i tu a ien t  des  na t iona l i té s  nouvelles  aux 
p eup les  la tin isés ,  com posés  eu x -m êm es  en g rande  
partie  d ’é lém en ts  é trangers ,  la na t iona l i té  grecque 
res ta i t  encore vivace en  O rient et  conserva it  p en 

dant p lu s ieu rs  siècles le pou v o ir  po l i t iq u e ,  q u i ,  
jo in t  à la supé r io r i té  de sa civ ilisation, lui p e r m e t 

ta i t  d ’abso rbe r  les é lém e n ts  é t rangers  qui venaien t  
à son  contact.  Aussi, p en d a n t  la pér iode  qui s ’étend 

j u s q u ’il la prise  de C onstantinople ,  le grec , langue 
officielle de l’em pire  d ’O rient et  de l ’église ortho
doxe, ne  fut-il pas  u n  langage de p u re  form e, 
com m e le la tin  à la m ê m e  époque  dans les pays 
occ identaux , m ais  une  vér i tab le  langue  nationale. 

Le langage popu la ire  s ’écarta it  b ien  déjà de la 
langue  c la ss iq u e ,  m a is  pas assez cependan t  pour  
que cette de rn iè re  cessâ t  d ’être  com prise  de 
tous .  La chu te  de C onstantinople et la  conquê te  do 
l ’em p ire  d ’Orient par  les T urcs  a m e n è re n t  une 

éc lipse  m o m e n ta n é e  de la cu l tu re  h e l l é n i q u e , 
l ’élite in te llectuelle  de la na t ion  ay a n t  fui devant 

l’invasion et ayan t été c h e rc h e r  u n  asile  en  Occi
dent,  où elle lit r en a î t re  la  conna issance  et le goût



des c l ie fs-d ’œ uvre  de l’an t iqu i té  g recque.  Mais 
ce tte  éclipse ne  d u ra  pas t rè s  long tem ps.  L ’Église 
o r th o d o x e  qu i,  a insi que je  l ’ai expliqué dans 

d ’au tre s  leçons,  c o n se rv a  une  s itua tion  privilégiée , 
dev in t  le refuge de la  cu l tu re  grecque ,  en  m êm e 
te m p s  que de l ’idée na t ionale .  Les écoles se ro u 
v r i re n t  b ien tô t  et le u r  n o m b re  alla sa n s  cesse  en 

s ’a u g m e n ta n t  au  p o in t  de co u v r ir  tou te  la P én in 
sule, qui se m b la  u n  m o m e n t  vouée à l’he l lén isa -  
tion. Bien e n te n d u ,  d a n s  ces écoles, souven t fré 
q u en tée s  p a r  des élèves de na t ional i té s  n o n  hellé
n iques ,  l’e n s e ig n e m e n t  du  g rec  anc ien  é ta it  seul 
en  h o n n e u r .  Les m a ître s ,  tous  p ro fo n d é m en t  p é n é 
trés de l’a m o u r  de leu r  na t ional i té  et du  sen tim en t 

de ses g lo ires ,  ne  p o u v a ien t  t ro u v e r  dans  le p ré 
sen t ,  époque  d ’esclavage e t  d ’a b a is se m e n t ,  r ien  
qui fû t de n a tu re  à in sp i re r  le u rs  leçons.  Tous les 
reg a rd s  é ta ien t  to u rn é s  vers le p as sé ,  si r iche 
devant le p ré s e n t  si p auv re .  Cependant,  le tem ps 

ac co m p lissa i t  son  œ uvre  ; en deho rs  de l ’école, la  
langue  p ar lé e  se t ran sfo rm ai t ,  len tem en t ,  il es t 

vrai,  m a is  assez p o u r  a r r iver  à différer sens ib le 

m e n t  de la langue  c lassique,  d ’au tan t  p lu s  que des 
m o ts  é t ra n g e rs  p r in c ip a le m en t  tu rc s  et occ iden
taux ,  s ’y é ta ien t  in trodu its  en  assez g rand  n om bre .  

Il fallait d o n c  en  ten ir  com pte .  Depuis long tem ps ,  
du  res te ,  les fo rm es  de la langue usue lle  avaient



com m en c é  à dé te indre  su r  celle des livres. Dès 
le xviie siècle elle dev ien t un  objet d ’é tudes,  et l ’on 
voit  p u b lie r  des g ra m m a ire s  de ce nouvel idiom e. 
Au c o m m e n c e m e n t  du xix ' siècle, la lu t te  est 

o u v e r te  en tre  les p a r t isans  do la langue  classique 
et ceux  de la langue  popu la ire ,  e t  l’un  des m e i l 

le u rs  l i t té ra teu rs  de la Grèce m oderne ,  A dam an- 
tios Koraïs,  adop tan t  u n  c o m p ro m is  en tre  les deux 

par t is  e x t rê m e s ,  donne la fo rm ule  de la  langue 
l i t té ra i re  néo-grecque , à peu  p rès  te lle  q u ’elle a été 
conservée  depu is .  Il était  im poss ib le ,  en effet, de 
so n g e r  à m a in te n i r  ou p lu tô t  à re s su s c i te r  les for
m es  com pliquées  de l ’anc ienne  langue, tom bées en 
d ésu é tu d e  depuis n o m b re  de siècles ; d ’au t re  part,  on 
ne voula it  pas se ré so u d re  à a d o p te r  p u re m e n t  et 
s im p le m e n t  l ' id iom e popula ire ,  que l’on cons idérai t  

c o m m e u n  pato is  in fo rm e et barbare .  On en arr iva  
a ins i  à un  id iom e de pu re  conven tion  qui varie au 
gré  de chaque  a u te u r  ; l ’u n  écr ivan t en  g rec  ancien 
p re sq u e  p u r ,  à p a r t  que lques  fo rm es sacrifiées 
c o m m e trop arc h a ïq u e s ,  l ’au t re ,  au  contra ire ,  
n ’accep tan t  que  les fo rm es conservées  p a r  la la n 
gue parlée, m a is  en  les r e c o n s t i tu a n t  d ’après  la 
g ram m aire  classique.  Les p r inc ipaux  rep roches  que 
l ’on ad resse  à la  langue  vu lga ire  son t  le m an q u e  

d ’u n i té  r é su l ta n t  des va r ié tés  d ia lec ta les ,  et la p a u 
vre té  de son vocabula ire .  Mais ils p euven t  être



adressés  éga lem en t  à tou te s  les langues  qui n ’ont 
pas  encore  été l ’ob je t d ’une  cu l tu re  l i t té ra ire  in 
tense. Dès que ces d e rn iè re s  p a s se n t  à l’état de 
la n g u es  cultivées, l’un  des dia lectes, dés igné soit 
par  la valeur  des  écrivains qui s ’en  son t  servis ,  soit 
p a r  l ’im por tance  po li t ique ou  géograph ique  de la 
rég ion  dans laquelle  il se parle ,  p ren d  n a tu re l le 
m e n t  la p rép o n d é ran ce  su r  les au t re s .  Q uant à l ’in

suffisance du  vocabu la ire ,  c ’é ta it  p ré c is é m e n t  le 
cas de rec o u r i r  à la langue c lassique,  ce qui est 
d 'au ta n t  p lus  facile que le g rec  a cet h e u re u x  p r i 
vilège d ’avoir  conservé  à u n  g rand  n o m b re  de 
m o ts  l ’aspec t  q u ’ils ava ien t il y a doux mille  ans .

Le ro u m ain  et le b u lga re  é ta ien t ,  to u t  au tan t  que 

le grec, affectés de ces deux  défau ts ,  et pou r tan t ,  
les  R o u m ain s ,  ap rè s  des essais  in fruc tueux ,  ont r e 
noncé  à re la t in iser  leu r  langue ,  et  les Bulgares se 
so n t  r é so lu m e n t  é m an c ip és  des form es du vieux 
s lavon. Dans les deux  pays ,  l ’u n  des d ia lectes,  le 
Valaque, en  R oum anie ,  le pa r le r  de la S redna-Gora 
en Bulgarie,  es t devenu  la langue l i t téra ire  en 

n êm e  tem ps que la langue  polit ique,  et  les te rm es  
m a n q u a n ts  on t  ôté o b te n u s  p a r  des em p ru n ts  aux  
langues  de m ê m e  f a m i l l e ; l a  soup lesse  du grec lu i 
éviterai t  m êm e d ’avoir reco u rs  à ce d e rn ie r  e x p é 
d ien t  et  lui p e rm e t t r a i t  de t ire r  de son  p ro p re  
fonds  toutes les exp ress ions  nécessa ires .



Après ces explications, u tiles  p o u r  co m p ren d re  
la s itua tion -réc ip roque  des deux langues ,  l i t téraire  
et v u lg a ire ,  je  vais e s saye r  de d onner  une  idée 
de ce q u ’est e x a c te m e n t  cette dern iè re .

C om m e je  l’ai dit tout à l ’heu re ,  l ’évolu tion  qui, 

du  grec classique a fait so r t ir  le g rec  m o d e rn e ,  es t 
to u t  à fait ana logue  à celle qui a donné  na issance  
aux  langues  ac tue lles  i s su es  du  latin . Mais la p re 
m iè re  de ces évolu tions a été m o in s  com plète  que 
la seconde , et le grec, m ê m e  dans  le langage le 
p lus  vu lga ire ,  res te  encore  p lu s  près  de la langue 
c lass ique  que l ’italien, p a r  exem ple ,  ne  l ’es t du 

latin .
Les p h én o m èn e s  les p lu s  im p o r ta n ts  de cette 

évolution  se rap p o r te n t  à la  phoné t ique ,  au  voca
bula ire  et aux  flexions.

Nous ne  pouvons  n o u s  re n d re  q u ’im p a r fa i te m en t  
com pte  des m odifications p h o n é t iq u es ,  pu isque  
l ’anc ienne  p rononc ia tion  du grec ne nous  est pas  
c o m p lè tem e n t  connue .  Il es t  certa in ,  cependan t,  
que cette p rononc ia t ion  différait n o ta b lem en t  de’ 

celle d ’a u jo u rd ’h u i ;  a jo u to n s  im m é d ia te m e n t  
q u 'e l le  ne différait guère  m o ins  de la p ro n o n c ia 
tion dite « E ra sm ien n e  », ense ignée  dans nos  

lycées,  et qui a, n o ta m m e n t ,  le d é fau t  de n ’a p p a r 
te n ir  à aucune  époque  et de n ’avoir  ja m a is  été en 
usage .



Mais, en ou tre  des c h a n g em en ts  qui nous  sont 
in d iq u é s  p a r  la  p rononc ia tion  n o rm a le  des le ttres, 

il en  es t d ’au tre s  que la langue l i t téraire  rep o u sse  

et que l ’o r th o g ra p h e  n ’ind ique g én é ra le m en t  pas. 
P a r  exem ple ,  la  tr an s fo rm a t io n  d ’une occlusive en 

con tinue  devan t u n  t *, la tr an s fo rm a t io n  inverse  de 
la  co n t in u e  en occlusive après  une  au tre  con tinue  2 

la d ispa r i t ion  do v (») devan t u n e  c o n t in u e 3 e t  à la 
lin des m o ts ,  celle de y (g) devant p (ni), e t c 4.

Tandis que  ce r ta ins  m o ts  p e rd e n t  leu rs  te rm i
n a isons ,  d ’au tre s  aba n d o n n en t  leu r  syllabe initiale. 
Les voyelles consécutives  te n d en t  à s ’u n ir  pou r  ne 
fo rm e r  q u ’une  syllabe, et, au  besoin, se t ransfo r
m e n t  en  consonnes .  Ainsi le m o t  Syida santé, en 

a rr ive  à se p ro nonce r  ya.
Le vocabu la ire  a p e rdu  un  assez g ran d  n o m b re  

de m o ts  de l’anc ienne  langue ,  p a r t icu l iè rem e n t  
ceux  don t la déc lina ison  é ta it  difficile, co m m e fiîtnp 
eau, rem p lacé  par  vspd. Mais il a s u r to u t  été affecté 
p a r  l ’in troduc t ion  d ’é lém en ts  é trangers .  P arm i ces 
de rn ie rs ,  le p lu s  g rand  n o m b re  ap p a r t ien t  au  turc,

1 K  et r. devant x deviennent (== ch  allcm'1) et tp. Ex. 
èyxo5, huit (au lieu  de oy.xcô), oxtoyoç, pauvre (pour jixtoyd;).

2 Par exem ple, yO et tpO deviennent y x et ox; ’eyxpd;, 
ennem i (èyOpo;), ipxâvto, j'arrive (çOâvto).

3 Par exem ple, «Optera;, hom m e, pour avOptora;.
* Par exem ple, Jtpâpict, chose, pour îtpâypia.



ainsi que je  l ’ai ind iqué  d ’une  façon généra le  dans 

la d e rn iè re  leçon .  La langue  l i t téra ire  repousse  

n a tu re l le m e n t  tous  les  m o is  de cette  catégorie ,  
p re sq u e  to u jo u rs  faciles à reconna î t re ,  e t les r e m 
p lace  p a r  des vocables em p ru n té s  à la langue 
anc ienne  ou com posés  d ’après  ses règ les .  Ainsi, 

to toufelci, le fusil,  dev ien t  to pyvorolo, to topi, le 
canon , lo tilevolo.

V iennent ensu i te  les é lém en ts  la tins ,  so ien t 
q u ’ils p ro v ien n e n t  d irec tem en t  de la langue  c las
s ique appor tée  dans les pays grecs  p a r  la  dom ina

tion ro m ain e ,  so ien t  q u ’ils a ien t  été em p ru n té s  
plus tard aux langues  ro m a n e s  et p a r t icu l iè rem e n t  
à l’i ta lien, don t la conna issance  et l ’usage ava ien t 
été r é p a n d u s  dans to u t  l’o r ien t  p a r  l 'ex tens ion  du 

co m m e rc e  avec les rép u b l iq u es  de Gênes et de 
Venise, e t  la  possess ion ,  p a r  ce tte  dern iè re ,  des 

Iles Ion iennes (où l ’i ta lien  re s ta  la langue officielle 
ju s q u ’à l ’époque  de la  r é u n io n  à la  Grèce, en  1863) 

et de la Crète.
Nous t ro u v o n s  aussi u n  assez g rand  n o m b re  de 

m o ts  d ’origine slave, puis que lques  vocables e m 
p r u n té s  à l’a lbanais,  et enfin au  ro u m ain .  Ces d e r 
n ie rs  sont,  ou des te rm es  de la vie pas tora le ,  
p ro v e n a n t  des b e rge rs  m acédo -roum ains ,  ou  bien 

des n o m s  de dignité ou au tre s  se ra p p o r ta n t  à la 
situa tion  des P r inc ipau tés  ro u m a in e s  à l ’époque



fanario te ,  e t qui n ’on t p lus  a u jo u rd ’hu i q u ’une  
signification h is to r ique .

Mais c’est s u r to u t  p a r  ses flexions, déc lina isons  
et con jugaisons ,  que le grec vulgaire  s ’écar te  n e t 

te m e n t  du  grec c lass ique  et se p rése n te  sous  l’a s 
pec t  d ’une langue  v ra im e n t  m oderne ,  ayant,  
c o m m e les langues  ro m an e s ,  subs t i tué  à l ’appare il  
syn thé t ique  d ’au trefo is  les p rocédés  d ’exp ress ion  

ana ly tiques ,  m o in s  é légants  et m o in s  concis,  sans 
doute ,  m a is  beaucoup  plus s im ples  et p lus  confor
m es  à la m a n iè re  de p en se r  et de vivre des na t ions  

actuelles.
Le g rec  n ’a pas, il e s t  vrai,  p e rd u  co m p lè tem e n t  

sa  déc lina ison , m ais  il l ’a beaucoup  simplifiée. Sur 
les cinq cas de la déc lina ison  c lassique,  le datif  

e s t  co m p lè tem e n t  d isparu ,  et  l ’accusatif ,  en  ra ison  
de la chu te  hab i tue l le  de Yn finale, s ’est, dans 
beau co u p  de m o ts ,  confondu  avec le nom ina tif .  
Bien que le gén itif  ait été conservé ,  grâce  à la n e t 
te té  de sa  s ignification et de ses dés inences ,  on 

tend , au m o ins  dans  ce r ta ines  rég ions,  à le r em p la 
ce r  p a r  l ’accusa tif  p récédé  de la  p répos i t ion  ajio. 
l o t t e s  les p répos i t ions  d em a n d e n t  m a in te n an t  
ap rès  elles l ’accusatif .  Mais la  simplification  n ’a 

pas  consis té  que dans la d im in u t io n  du  n o m b re  
des cas. Beaucoup  de n o m s ,  d an s  l’anc ienne dé
clinaison, p ré se n ta ie n t  u n  ce r ta in  éca r t  en tre  la



fo rm e du  n o m in a t i f  et celles des au tre s  cas, par  
exem ple tous  les m o ts  im p a r issy l lab iq u e s ,  tels que 

6 yipm,  le v ie illard, génitif ,  tou yspoviro;. yuv11, la 
fem m e, génitif, rrU yuvocotd;. La langue popu la ire  
a  u n ifo rm isé  la déc lina ison  de tous  ces m ots ,  et, 
c o m m e dans les langues  ro m an e s ,  c’es t l ’accusatif  
(jui a p réva lu  et a servi à r ec o n s t i tu e r  u n  n o u 
veau  nom ina tif ,  su r  lequel a été ensu ite  refait  le 
res te  de la  déclinaison, de sorte que l’on dit m a in 

tenan t a yepovTaç, V) yuvaty.a . Les différents types 
de déc l ina isons  ont aussi inllué les u ns  s u r  les 
au tres ,  e t  tou jou rs  dans le sens de la sim plif ication  
et de l’un ifo rm ité .  C’es t ainsi que la te rm in a iso n  s; 
du p lurie l de la  tro is ièm e  déc lina ison  classique 

s ’es t é tendue  à  tous les nom s fém in ins.
Dans la conjugaison , le grec a conservé  la  voix 

passive, d isp a ru e  dans p resque  tou te s  les au tre s  
langues  in d o -eu ro p ée n n es  m odernes .  A p ar t  cela, 
la con jugaison  anc ienne  s’est b eaucoup  simplifiée. 
Certaines fo rm es,  co m m e celles des verbes en-mi, 
on t c o m p lè tem e n t  d i s p a ru ;  il n ’es t res té ,  com m e 

te m p s  s im ples ,  (pie ceux que n o u s  trouvons  éga
le m en t  conservés  dans les langues  rom anes ,  le 
p ré se n t ,  l ’im parfa it  e t l’aoriste  ou  passé  défini. 

Les tem ps passés  au tre s  que l ’im parfa it  e l l ’aoris te  
son t  fo rm és au  m oyen  du verbe aooir, les tem ps 
fu tu rs  e t le conditionnel au m o y e n  du verbe voulait')



co m m e j ’ai déjà eu  l’occasion de le dire. L’infinitif  
a d isparu ,  m a is  il s ’en  est conservé  une  ou p lu tô t  
deux  fo rm es ab régées  (co rre spondan t respective-  

à  l ’infinitif  p ré se n t  et  à l ’infinitif aor is te  de l 'a n 
cienne langue) qui ne son t p lus  u s itées  que  pou r  
la fo rm a tion  des te m p s  com posés .  (Le bu lgare  
possède ég a lem en t  u n  infinitif  ab régé  qui peu t  
s ’em p loyer  p o u r  la fo rm a tion  du  fu tu r  ou  com m e 
co m p lém en t  de ce r ta in s  verbes tels que  moga, 
je  peux , sm eya , j ’ose). Des fo rm es si v a r ié e s  du  

p r inc ipe  grec ,  il n ’es t res té  que le partic ipe  p résen t  
actif, invariable (grdfontas , écrivant),  e t  le p a r t i 

cipe passé  pass if  [gramménos , écrit).

En som m e, le grec vu lga ire  es t confo rm é s u r  le 
m ôm e type que les au t re s  id iom es  m o d e rn e s  de 
l ’Europe ,  et  possède  des m oyens  d ’express ion  
égaux  aux  leu rs .  Il se ra i t  donc, com m e eux, su s 

ceptib le  d ’être  cultivé e t  r ég u la r isé  le jo u r  où  il 
ce sse ra i t  d ’ê tre  l’ob je t d ’un in ju s te  dédain , au  pro 
fit d ’une langue qui,  quoi q u ’on fasse, ne  se ra  j a 
m a is  q u ’une  création  artificielle, n ’ay a n t  ni la 
beau té  m a je s tu e u se  de la vér i tab le  langue  c las 

sique ,  ni le n a tu re l  e t  l’h a rm o n ie u se  s im p lic i té  du  
langage popu la ire .

De to u t  tem ps ,  la race  he l lén ique  s ’es t d is t in 
guée p a r  u n  go û t  très  p rononcé  p o u r  les travaux



de l’e s p r i t ;  aussi,  la p roduc t ion  li t té ra ire ,  en  la n 
gue g recque, n ’a - t - e l le  ja m a is  été co m p lè tem en t  
ta rie .  Aux tem ps les p lu s  du rs  de la dom ina tion  
tu rque ,  elle subs is te  dans les p rov inces  soum ises  

à l 'au to ri té  p lus  h u m a in e  de Venise, n o ta m m e n t  
on Crète, où  le xv° et le xvi* siècles vo ien t  para ître  
p lu s ieu rs  poètes  de m é r i te .  Dès que les tem ps de
v iennen t m e il leu rs ,  les éc r iva ins  se rem e t te n t  à 
l ’œ uvre .  Constan tinople ,  e t peu t-ê tre  p lus  encore  

les p r inc ipau té s  roum aines ,  devenues ,  p a r  l ’é léva

tion des F anar io tes  à la d ign ité  p r inc ière ,  de v é r i 
tables fiefs grecs ,  so n t  les  p r inc ipaux  foyers de 
l ’activité l i t té ra ire  he l lén ique .  Les sc iences ecclé

s iast iques,  la g ram m aire ,  l ’h is to ire ,  les sc iences 
na tu re l le s ,  y  possèden t  les p re m iè re s  places, tan 
dis que la poés ie  n ’es t que fa ib lem ent rep rése n tée .  
P re sq u e  tou te s  ces œ u v re s  se tiennen t ,  d ’ai lleurs,  

dans une  sphère  élevée, e t  ce n ’es t guère  q u ’au 

c o m m e n c e m e n t  de no tre  siècle, que lques  années  
avant la g u e r re  de l’indépendance ,  que la l i t té ra
ture  g recque  com m ence ,  avecK ora ïs ,  à p ren d re  un 
caractère  p lu s  na t ional .  P o u r ta n t ,  l’œ uvre  capitale 

de Koraïs cons is te  encore  dans  des éditions d ’a u 

te u rs  anciens, m a is  les p réfaces  don t il les ac co m 

pagne sont d ’é loquen ts  p la idoyers  en faveur de la 

Grèce m o d e rn e .
Le poète Rigas fu t l 'u n  des p ré c u rse u rs  de la



révo lu t ion  g recque  ; ses poés ies  pa t r io t iques ,  
p a rm i lesquel les  f igure une  t rad u c t io n  de la Mar
seillaise , appe lè ren t  ses com patr io te s  aux  arm es .  

Lui-m êm e m o u ru t ,  v ic tim e de son p a t r io t ism e ,  
avan t  d ’avoir  vu  le t r io m p h e  de la ca u se  à laquelle  
il s ’é ta it  dévoué .

À par t i r  de 1830, c’est le je u n e  ro y a u m e  qui p o s 
sède le c œ u r  de l ’he l lén ism e .  A thènes ,  avec son  

Université ,  dev ien t com m e au trefo is  le foyer de la 
science g recque .  Une nouvel le  pér iode  li t té ra ire  
com m ence ,  très  différente de l’anc ienne.  P a r  la 

langue ,  d ’abord ,  car l’id iom e m ix te  fixé p a r  
Koraïs,  c o m p ro m is  en tre  la langue  vu lga ire  cl la 

langue c lassique,  a défin i tivem ent p réva lu  ; p a r  les 

su je ts  aussi,  car  la  g ra m m a ire ,  la théologie , se 
t ro u v e n t  re léguées  au  second  plan , et cèden t la 

place à l ’h is to ire ,  au  droit,  aux  publicat ions  sc ien

tifiques. Enfin, la poésie p rend  un nouvel essor,  la 
l i t té ra tu re  d ram a tiq u e ,  le ro m an ,  font leu r  a p p a r i 

tion.

A côté de cette l i t té ra tu re  savante , la  G-rècc en 
possède  u n e  au tre ,  p lus  m o d e s te ,  m a is  qui p e u t  
aussi faire  valoir ses litres d ’h o n n eu r .  C’es t la  lit

té ra tu re  popu la ire ,  don t la par t ie  la  p lu s  im p o r 
tante, es t  cons ti tuée  p a r  les poés ies  appelées  

Chants ltleftiques.
Dans tou te  la pén insu le ,  ap rès  la  conquê te  t u r 



que, il se r en c o n tra  en  g rand  n o m b re  des h o m m e s  
vaillants qui, fuyan t le jo u g  des  infidèles, a l lè ren t  

che rcher ,  com m e dit le poète, « la l iberté  su r  la 
m on tagne  ». Ce furen t,  dans  le Balkan et en  Ser 

bie, les Haïdonts  ou  Hnïdouks, dans le P inde et 

l ’Olympe, les Kleftes.
La vie de ces braves n ’éta i t  pas  exem pte  de to u t  

rep roche ,  e t le u r  t i t re  m ôm e fait conna ître  leur 
genre  d ’existence. Haïdouk , en serbe ,  haïdout, en 

bu lgare ,  son t  sy n o n y m e s  de b r ig a n d ;  klefte, veu t  

dire tou t  s im p lem en t  vo leu r  (kleftis, en  grec vu l
gaire , klepûs , en  g rec  littéral). Mais leu r  p o p u la 
rité  n ’en éta it  pas  m o in d re  p o u r  cela, car  ils ap p a 
ra issa ien t  aux  yeux  de le u rs  com patr io te s  com m e 

des espèces de cheval iers  e r ran ts ,  r ed re sse u rs  de 

torts ,  sou tiens  et vengeurs  des opprim és .  Les en 
n e m is  de le u r  foi et de le u r  race ava ien t seu ls  à 
les redou te r ,  e t bien so u v en t  ils p a r tag ea ien t  avec 

le ch ré t ien  pauvre ,  les dépouil le s  d ’u n b e y  ou d ’un  
r iche  m a rc h an d  turc, ou bien  l’a rgen t  d u  fisc otto

m a n  enlevé à u n  co u r r ie r  en  ro u te  p o u r  Constan

tinople.
Chez tous  les peup les  b a lkan iques ,  les exploits  

de  ces hé ros  des m o n ta g n es  on t  la rg e m en t  inspiré 
la m u se  popu la ire ,  m a is  nu lle  p a r t  ces chan ts  

n ’ont a t te in t,  dans le u r  s im plic ité ,  la m ê m e  é léva
tion q u ’en Grèce. Le génie poét ique  du peuple  he l



lène a t rouvé,  p o u r  cé léb re r  la  l iberté ,  p o u r  c h a n 

te r  la na tu re ,  des  accen ts  d ’u n e  véritab le  b eau té .

Tandis que  dans les villes, la l i t té ra tu re  savan te ,  
ne  s ’in sp ira n t  que du passé ,  p a r la i t  une langue  
artificielle, la  véritab le  langue  du peuple  vivait et 
ch a n ta i t  s u r  les  m on tagnes ,  au  souffle de la 
l ibe r té .  Aussi, les poés ies  k left iques son t-e l les  r e s 
tées lë m o n u m e n t  ca rac tér is t ique  de la  l i t té ra tu re  

en  langage vulgaire ,  langage que l ’on appelle  vo
lon tiers  la  langue  des Kleftes.



J 'ai m a in te n a n t  à m 'o cc u p e r  du groupe de lan

gues  qui,  p a r  le n o m b re  des h o m m e s  qui les p a r 

lent,  occupe le p re m ie r  rang  dans l 'E urope  o r ie n 
lale. Ce g ro u p e  est ce lu i  des langues  s laves  du  

S ud  qu i co m p ren d ,  dans  la rég ion  qui nous  in té 
r e sse ,  le se rbe  el le bu lgare ,  et  en deho rs ,  le Slo

vène ,  en  u sage  s e u le m e n t  dans que lques  p ro 

vinces au t r ich iennes ,  e t que l ’on p e u t  cons idére r  
p re sq u e  co m m e u n  dia lec te  du  serbe .  Je  n ’ai pas 

beso in  de r ap p e le r  ici dans  quels  pays  se p a r le n t  

le serbe et le b u lga re  : les ind icat ions que j ’ai don 
nées dans  les p re m iè re s  leçons,  au  su je t  de ces 
d eux  na t iona l i té s ,  s ’appliquenl ég a lem en t  à leu rs  

langues .
C om m e p o u r  d ’au t re s  id iom es,  le go tique ,  p a r  

exem ple ,  les p re m ie r s  m o n u m e n ts  l ingu is t iques  

e t  l i t té ra ire s  rela tifs  au x  langues  s laves ,  son t 
d ’orig ine relig ieuse . Ce sont,  en  effet, les deux



apô tre s  des S laves,  sa in ts  Cyrille et  Méthode, qui,  
p a r  l ’usage q u ’ils en tirent p o u r  la traduc tion  des 
sa in tes  É c r i tu re s  et de la li turgie,  é levèren t p o u r  

la p rem iè re  fois u n  d ialecte slave au rang  de la n 

gue écrite.

Quel é ta i t  ce d ia lec te?  On n ’en  sait  r ien  au  ju s te ,  
quo ique  l ’op in ion  la  p lus  v ra isem blab le  et la p lus  

g én é ra le m en t  suivie, adm ette  que c ’é ta it  l’idiome 
des Slaves h a b i ta n t  la Macédoine, aux  environs de 

Salon ique ,  pa t r ie  des deux  apôtres .  Mais, com m e 

je  l ’ai ind iqué  dans u n  des chap itres  consacrés  à 
l’h is to ire  dos na t ional i té s  b a lkan iques ,  quelques, 

s lav is tes ,  et le p lus  il lu s tre  m ê m e ,  Miklosich, 
veu len t  que la langue  de ces p re m iè re s  t r ad u c 

tions ait été le dialecte slave de la P annon ie ,  dont 
le rep ré se n ta n t  m o d e rn e  sera it  le Slovène, d ’où  le 
n o m  de v ieux -s lovène ,  donné  par  Miklosich à l ’an 
c ienne langue  s lavonne,  à laquelle  on  a t tr ibue  plus 
so u v e n t  ce lu i de v ieux-bu lgare .  Le tém o ignage  

dès  id iom es co n tem pora in s ,  es t  p lu tô t  en  faveur 
de l ’hy p o th èse  bu lga re .  Le bu lga re  m od e rn e ,  en 
effet, m a lg ré  les m u ti la t io n s  q u ’il a sub ies  dans la 

su ite  des tem p s ,  m u ti la t io n s  beaucoup  plus  cons i
dérab les  que celles que l ’on  peu t obse rver  dans 

les au tres  d ia lectes slaves, se m o n tre  encore  p lus  

p rès  de l ’an c ie n n e  langue  que  le Slovène. La p h o 

nét ique  bu lga re  est encore  très voisine de celle du



vieux-s lavon  ; les voyelles nasales  m ê m e ,  qui 
co n s t i tu a ie n t  l’u n  des tra i ts  ca rac tér is t iques  de 

ce tte  la ngue ,  et  que  seul le polonais  para issa it  

a v o ir  conservées  f idèlement,  se re t ro u v e n t  dans 

ce r ta in s  d ia lectes m acédo -bu lga res ,  par lés  aux  en

v irons  de S alon ique et de Kastoria .  Dans lés au tres  
d ia lec te s  bu lga res ,  les sons n a s a u x  on t b ien  dis
p a r u ,  m ais  la  le t tre  ious, qu i  se p ro n o n ça i t  

« on  » en  s lavon, a conservé u n  son spécial,  celui 
de l ’e so u rd  frança is ,  au  lieu de deven ir  ou com m e 
dans  la  p lu p a r t  des langues  slaves m o d e rn e s ,  ou 
bien o co m m e en slovène. Les form es  verba les  ont 

été beaucoup  m ie u x  conservées  en  bu lga re  q u ’en 
slovène, et  q u a n t  aux  déclinaisons des n o m s  et 
des adjectifs ,  les ves tiges  qui en su b s is ten t  dans 
le b u lga re  con tem pora in ,  m o n tre n t  q u ’elles é ta ien t 

tou t  à fait ana logues à  celles du  v ieux-slavon.

La m ê m e  incer t i tude  règne  au su je t  de l ’a lp h a 
bet em p loyé  p a r  les deux  sain ts,  et, d ’après  la 

trad i t ion ,  com posé  p a r  eux, sp éc ia lem en t  en vue 
de la  t raduc t ion  des É cr i tu res .  Les p lus  anc iens 
do cu m en ts  slaves accusen t,  en effet, l ’existence 
s im u l ta n é e  de deux  a lphabe ts ,  l ’a lphabe t AU cyr il
lique, encore  em ployé  a u jo u rd ’h u i  p o u r  les livres 
re lig ieux  des peup les  slaves orthodoxes ,  et dont 
les éc r i lu re s  m o d e rn e s ,  ru sse ,  b u lga re  et serbe , 
ne  son t  que des transfo rm at ions ,  et l ’a lphabe t  gla-



golit ique (du m o t  slave glagol,  co r re sp o n d a n t  au 
latin  vcrbum) qui ne sert  p lus ,  depuis  longtem ps, 

q u ’aux, hab i tan ts  de culte  ca tho lique  de quelques  
locali tés  du  lit toral de l’A dria t ique.  Ces deux 
a lphabe ts  son t  t rè s  r iches ,  le p re m ie r  com pte  
13 ca ractères ,  e t  le second  40, et  le n o m b re  ainsi 
que  la v a leu r  de ces s ignes in d iq u e n t  q u ’ils ont 

dû  ê tre  inven tés  ou tou t  au  m o ins  a r rangés ,  spé- 
cialemenl en  vue de la rep ré se n ta t io n  des sons de 

la  langue s lavonnc. Si, sous ces rappor ts ,  les deux 
a lphabe ts  se co rre sp o n d e n t  assez exac tem en t,  ils 

diffèrent, au  con tra ire ,  co m p lè tem e n t  en ce qui 

concerne  la fo rm e des  le ttres.  Dans l ’a lp h ab e t  gla- 

golil ique, elles ont u n  aspec t  original,  qu i  ne r a p 
pelle, à p eu  d ’exceptions près,  au c u n  au tre  a lp h a 

bet, tand is  que  dans l’a lphabe t cyril l ique, tou tes  
les  le t tres  c o m m u n e s  avec l ’a lphabe t  grec ont 
gardé  la  fo rm e q u ’elles ava ien t dans ce dern ie r  ou 

b ien  n ’on t sub i que de légères  m odil ica tions.  Il n 'y  
a guère  que deux ca rac tères  d és ig n an t  p réc isé 

m e n t  des sons spéc ia lem en t  slaves, ch et cht, qui 
pa ra is se n t  avoir  été e m p ru n té s  p a r  l’u n  des a lp h a 
be ts  à l ’au tre .  On est a u jo u rd ’h u i  à peu  p rès  d ’ac
co rd  p o u r  d o n n e r  la p r io r i té  à l ’a lphabe t  glagoli- 
I ique ,  et beau co u p  de slavis tcs  p e n s e n t  que ce se
ra i t  le véritab le  a lphabe t  de sa in t Cyrille, tandis 
que celui qui en por te  le n o m  ne se ra i t  q u ’une



t ran s fo rm a t io n  opérée  p a r  l’un  des d isciples des 

f rè res  de Salonique, sa in t  Clément, e t  ay a n t  p o u r  
bu t  de r a p p ro c h e r  la  fo rm e des ca rac tères  de celle 

des le t tres  g recques .
C om m e je  l’ai dit to u t  à l ’heu re ,  les deux a lp h a 

bets  fu re n t  éga lem en t  em ployés p en d a n t  u n  cer

tain  tem ps ,  puis l ’usage de l 'a lphabe t  g lagolitique 
se r e s tre ig n i t  à l ’ex trém ité  n o rd -o u e s t  des pays 
slaves du  Sud. L ’a lphabe t cyril l ique dev in t ,  en  
quelque  sorte ,  l ’é c r i tu re  sacrée  de l’Église o r th o 
doxe, tand is  que, p a r  une  réac tion  na tu re lle ,  les 

ca tho liques adop ta ien t  exc lus ivem ent les ca rac

tè res  g lagolitiques.  Mais ceux-ci ne  p u re n t  so u te 
n ir  la concu rrence  des caractères  la t ins ,  qui fini
rent. par  les r e m p la c e r  p resque  com plè tem ent.  

L ’usage  de l’a lphabe t g lagolitique ne  subsis te  p lus  
q u 'à  l ’é ta t d ’exception ,  chez les ca tho liques  de la 

côte ou des îles da lm ates  qui ont conservé,  tou t  
en  su ivan t le ri te  la tin ,  l 'u sage  de la  langue sla- 

vonne  dans le service religieux.
L’a lphabe t cyr i l l ique,  modifié p a r  P ie r re  le 

Grand, es t devenu  l ’a lphabe t  ru s se  ac tue l,  qui a 
p lu s  ta rd  été adopté,  avec u n  certa in  n o m b re  de 

nouve l les  m odif ications,  p a r  les Serbes ,  pu is ,  en 

d e rn ie r  lieu, par  les B ulgares .  Ces de rn ie rs  se son t 
bornés  à en  r e t r a n c h e r  que lques  le t tres  inu ti les  
dans le u r  langue , e t à a jou te r ,  su ivan t les systè



m e s  o r th o g ra p h iq u e s ,  u n  ou deux  carac tères  e m 

p ru n té s  à l ’anc ien  alphabet.

Le v ieux-s lavon ,  v ieux -bu lgare  ou v ieux-slo-  
vène ,  ou encore  s lavon ecclésiast ique,  com m e on 

l’appelle éga lem ent,  à cause  de son  usage dans  la 
li tu rg ie  et les l ivres re l ig ieux , est ainsi la  p lus 
anc ienne  des langues  slaves connues .  Elle p rend  
ra n g  dans  la  famille  ind o -eu ro p éen n e  à côté du 

l i thuan ien  avec lequel elle a de n o m b reu x  po in ts  
de con tac t  qui p e rm e t te n t  de ran g e r  les id iom es 
slaves et le t to - l i thuan iens  dans u n e  m ê m e  b ranche  
de cette  famille. Q uoique l 'é ta t  le p lus  ancien  sous 

lequel  n o u s  app a ra isse  le s lavon se rappo r te  à 
une époque  r e la t iv e m en t  récen te ,  le m il ieu  du 
ixc siècle, ce tte  langue se p résen te  à beaucoup  
d ’égards co m m e très  b ien  conservée ; la déc lina i

son, en par t icu lie r ,  a ga rdé  une  var ié té  de form es 
que ne  p ossèden t  ni le latin ni le g rec  qu i  nous 
son t connus ,  cependan t,  depuis  une  époque  bien 

p lu s  reculée . Ce ca rac tère ,  en  quelque sor te  con

se rva teu r ,  des langues  slaves, n ’a pas d isparu ,  car  
a u jo u rd ’h u i  encore ,  elles offrent toutes, à  l’excep- 
lion du  bu lgare ,  u n  aspec t  qu i  rappelle  b ien  'plus 

les la n g u es  de l ’an t iqu ité  c lassique,  que les au t re s  
id iom es m o d e rn e s  de l ’Europe .

Au po in t  de vue p h o n é t iq u e ,  la p lu p a r t  des d ia
lectes slaves co n tem p o ra in s  n ’ont subi que des



m odifications peu  cons idérab les  ; aussi,  leu rs  diffé
ren ts  v o c a b u la i r e s , en tarit q u ’ils n ’ont pas  reçu  
trop de te rm es  é t ra n g e rs  ou que  les vocables  ind i

gènes  n ’ont pas  ch a n g é  de s ignifications, offrent- 
ils les uns  avec les au t re s  u n e  g ran d e  s im il i tude .  
Cette s im il i tude  es t su r to u t  rem a rq u a b le  dans  les 
langues du g roupe  qui n o u s  occupe p lu s  p a r t i c u 
l iè rem e n t ,  le se rbe  et le b u lg a re ;  ici, en  effet, ces 

langues  se son t  développées  dans  des conditions 
ana logues,  elles on t  subi des influences se m b la 
bles. Aussi,  dans  les deux vocabula ires ,  re trouve-  
t -o n  p re sq u e  les m ê m es  é lém en ts ,  sa u f  que le 

vois inage de l ’Autriche et de la Hongrie a in t ro 

du i t  en se rbe  u n  certa in  n o m b re  de te rm e s  alle

m ands  et m a g y ars  qui m a n q u e n t  n a tu re l le m e n t  au 
bu lga re ,  tand is  que,  dans ce lte  dern ière  langue, 
l ’influence g recque  a été p lus  sens ib le  que dans la 
p rem ière .  C on tra irem en t à ce qui se p ro d u it  s o u 

vent avec des id iom es voisins, co m m e le f rança is  
et l ’i ta lien, p a r  exem ple ,  qui diffèrent p lu s  p a r  la 

p rononc ia tion  que p a r  l ’o r thog raphe ,  le se rbe  et le 
bu lga re  son t b ien  p lus  séparés  p a r  l ’éc r i tu re  que 
pa r  le langage, e t  te lles différences, que l’o r th o 
g raphe fait n e t te m e n t  resso r t i r ,  s 'effacent p re sq u e  
dans la p rononcia tion .

La n a tu re  de cette étude ne  m e p e rm e t  pas  d ’en

t r e r  dans de longs détails  s u r  les ca rac tères  p h o n é 



t i q u e s  des langues  slaves du sud. Je  m e  bornera i  
à ci ter ,  à titre d ’exem ple , q u e lques-unes  de leu rs  
par t icu la ri té s  les p lus  im portan tes .

Sur  le te r ra in  du vocalism e, la  voyelle  s lavonne 
appelée  ious, don t la p ro n o n c ia t io n  était  on 

(nasal, com m e en français)  es t devenue  en  serbe 
ou, e t  en  bu lgare  ë (e sourd ,  du  frança is  dans 
me, te !). Ainsi le v ieux-slave ronka, m a in ,  devient 
en  bu lgare  rëka , en serbe ,  rouka.  Dans les d ia

lectes m acédon iens ,  ce tte  m ê m e  voyelle es t le 
p lus  so u v en t  rep ré se n tée  p a r  u n  a (rnka).

En ce qui concerne  les consonnes ,  le serbe se 
d is t ingue  p a r  la voca lisa t ion  de 17 p récédée  d 'une 
voyelle  et suivie d ’une  au t re  consonne ou  se 
t ro u v a n t  à la fin d ’u n  m o t  : (par exem ple  orao, 
aigle, bu lgare ,  orel, voulc, loup, bu lgare ,  vlk). 
Une ce r ta ine  tendance  dans le m ê m e  sens  se m a 
n ifeste ,  il es t  vrai, dans  que lques  dia lectes b u l
gare s  de la partie  occidentale  du  dom aine  de cette 
langue.

Devant r  voyelle, le se rbe  rem place  Ich p a r  ts 
et p rononce ,  p a r  exem ple ,  tsrn , no ir ,  tsrkva, église, 

tand is  que le bu lgare  d ira  tchern, tcherkova.
Enfin, n o u s  trouvons  en se rbe ,  à la place des

i Voulant év iter l’em ploi do caractères spéciaux, je n ’ai 
pu transcrire que d’une façon approxim ative les m ots cités  
com m e exem ples.



gro u p es  j d  e t  d i t  du  si a von, des den tales  palata li-  

sées ,  dy  et ty.  Les d ialectes o r ien taux  du bu lgare  
conserven t dans ce cas les sons du v ieux  slavon, 
tand is  que les d ia lectes  occ identaux , n o n -seu le 

m e n t  ceux  de la Macédoine, m ais  m ê m e  ceux  du 
b ass in  de Sofia, se r a p p ro c h e n t  du  serbe en  e m 
p loyan t  une  au t re  espèce de palata les,  ghy e t  ky. 
P a r  exem ple ,  le v ieux-s lave ,  konchta, ten te ,  de
v ien t : s e rb e ,  houtya,  b u lg a re ,  këchla , m acédo

n ien ,  koukya  (avec le sens de maison).
Toutes ces d ivergences  sont,  en  so m m e,  peu 

cons idérab les  et nous p ré se n te ra ien t  le se rbe et le 

bu lgare  com m e deux  dia lectes d ’une m ê m e  la n 
gue, don t les sous-d ia lec tes  m acédon iens  pen c h e 
ra ie n t  tan tô t  dans u n  sens, tan tô t  dans l’autre . 

Mais c ’es t s u r to u t  su r  le te r ra in  de la  g ram m aire  
que s ’accentue  la différence des deux  id iom es  et 

que n o u s  tro u v o n s  des po in ts  d ’appu i p ou r  a r r iver  
à d ém o n tre r  le véri tab le  ca rac tère  des d ialectes 

in te rm éd ia ires .
Les p r inc ipa les  d ivergences g ram m atic a les  entre 

le serbe et le bu lgare  p o r ten t  su r  l ’em ploi de 

l ’ar tic le ,  la  déc lina ison , et  la  con jugaison .
L ’artic le , je  l ’ai dé jà  dit, d is t ingue  le bu lgare  

en tre  toutes les langues  slaves. Cet artic le  se place 

après  le subs tan t if  ou l ’ad jec tif  au q u e l  il se r a p 
porte ,  e t  se jo in t  à lu i en  form e de suffixe. J ’ai fait



re s so r t i r  les analogies qui exis tent à cet égard  
en tre  le bu lgare ,  l ’a lbana is  et le r o u m a in  ; il es t 

donc inu ti le  d ’y revenir .
Quelques d ia lectes bu lgares  se font r e m a rq u e r  

p a r  l’em plo i de p lu s ieu rs  fo rm es  d ’articles, ind i

q u an t  des degrés  dans la  dé te rm ina t ion .  On relève 
cette in té re ssa n te  p a r t icu la r i té  dans le d ialecte du 

R odope, par lé  s u r to u t  p a r  des P om aks  ou Bulgares 

m u su lm a n s ,  tant su r  le te r r i to i re  d e l à  P r inc ipau té  
que dans le vilayet d ’A ndrinople ,  et dans  p lu s ieu rs  
d ia lectes de la Macédoine. Dans ces deux  rég ions,  

il ex is te  tro is  a r tic les ,  em ployés  se lon  le degré 
d ’é lo ignem ent de l ’obje t don t on parle . Dans le 
cas le p lus général,  on  em p lo ie ra  to u jo u rs  - t ,  -ta, 
-to, com m e dans le bu lgare  l i t té ra ire ,  m ais  pou r  
u n  obje t p a r t icu l iè rem e n t  rap p ro ch é ,  l’article se ra  

-v, -va, -vo, en  Macédoine, e t -s, -sa, -so, dans le 
Rodope. P o u r  u n  ob je t  éloigné, il se ra  -n, -na , - n o ,  

dans les deux  rég ions  '. Ainsi que je  le faisais déjà 

r e m a rq u e r  dans u n  des p rem ie rs  chap itres ,  les 
dialectes m acédon iens ,  et p a r t ic u l iè re m e n t  les p lus 

rap p ro ch é s  des pays  se rbes,  com m e ceux de Prilep 

ou de Dibra, se séparen t su r  ce po in t on ne  peut

1 On dira, par exem ple, s e lo - to ,  le village’ (sans idée 
d’élo ignem ent); se lo -vo  ou selo-so, le village qui est près 
d’ici ou dont on v ien t de parler); se lo-no, le village (qui est 
là-bas).



plus  n e t te m e n t  du  serbe p o u r  s 'acco rder  avec le 

bu lgare .
La s i tua t ion  n ’es t pas  m o in s  net te  en  ce qui con

cerne la déc lina ison .  Là encore ,  le bu lga re  diffère 
de to u te s  les au t re s  langues  slaves. Celles-ci,  en 
effet, on t  conservé  f idèlem ent l ’anc ienne  déclinai
son  com posée  de sep t  cas. Le serbe ,  en  par t icu lie r ,  

m a lg ré  la su b s t i tu t io n  de quelques .fo rm es les unes  

aux  au tres ,  n o ta m m e n t ,  d ’anc iennes  fo rm es du duel 
à certa ines  fo rm es  du p lu r ie l ,  se d is t ingue encore 

p a r  la  n e t te té  de ses flexions no m in a le s .  Le bul

gare , au  con tra ire ,  a p e rd u  p re sq u e  co m plè tem en t  
l ’anc ienne déc lina ison  don t il n ’a conservé que le 
vocatif, avec que lques  restes ,  r a r e m e n t  em ployés ,  
de l 'accusa t i f  et du  datif. D 'une m an iè re  générale ,  

les r ap p o r ts  des m o ts  syn d iq u e n t  com m e en 
f rança is ,  au  m o y e n  de p réposit ions.

Le m a c é d o n ien  suit en cela ab so lu m e n t  les 
m ê m e s  règles que le bu lga re  oriental,  et il suffit de 

je t e r  u n  coup d ’œil su r  le p re m ie r  texte venu  pou r  

s ’en  conva incre .  On trouve ,  il es t  vrai,  dans les 
p oés ies  popu la ires ,  d ’assez n o m b reu x  exem ples  

d ’emploi du datif , m a is  le m ê m e  fait se consta te  
dans la Bulgarie p ro p re m e n t  dite.

La conjugaison  des langues  slaves, m ê m e  sous 
la  fo rm e la p lu s  a n c ie n n em e n t  connue ,  es t ex trê

m e m e n t  simplifiée. Les m odes  p e rsonne ls  n ’y ont



conservé que  q ua tre  te m p s  s im ples ,  le p résen t,  
l ’im parfa it  e t  l ’aoris te  de l ’indicatif, a insi que l’im 
pératif .  Le se rbe  et le b u lga re  ont conservé  ces 
q u a t re  tem ps ,  tand is  que la  p lu p a r t  des au t re s  

langues  m o dernes  de la  m ê m e  famille on t  p e rd u  

l ’im parfa it  et l 'aoriste .
Les te m p s  passés  se fo rm en t au  m o y e n  de 

l’auxilia ire  être, a ccom pagné  d ’u n  par t ic ipe  d ’une  
n a tu re  spécia le ,  t e rm in é  en l (serbe o), la, lo , car  

il s ’accorde en  genre  et en n o m b re  avec le su je t ;  
p a r  exem ple  : m a scu l in ,  pisal  (serbe, pisao), fé

m in in ,  p isala ,  n eu tre ,  pisalo,  ay a n t  é c r i t 1.
Les pr incipales  p a r t icu la r i té s  des conjugaisons  

se rbe  et bu lga re  son t  les su ivantes.
Le serbe  te rm in e  to u jo u rs  la p rem iè re  pe rso n n e  

du p rése n t  de l ' ind icatif  e n m ,  tandis  que celte te r 
m ina ison  ne se rencon tre  que  dans  ce r ta ines  c a té 

gories  de verbes ,  en  bu lgare  oriental.  Les dialectes 

de la  rég ion  de Sofia et ceux  de la  Macédoine, ont, 
au  con tra ire ,  en généra l ,  c o m m e le serbe ,  cette 

p e rso n n e  te rm in ée  en  m.
Le bulgare  o r ien ta l  a conservé le t, qui dans la 

con jugaison  s lavonne  te rm in e  la  t ro is iè m e  p e r -

1 Ce participe se con stru it de la m anière suivante : serbe, 
yésam  pisao, blg. az sëm  p isa l, j ’ai écrit, littéra lem ent : je  
suis « ayant écrit ». Les autres langues slaves em ploient le 
m êm e procédé, m ais le russe, par exem ple, sous-entond  
toujours l ’auxiliaire.



sonne  du  plurie l au  p ré se n t  de l ’indicatif,  m a is  il a 
p e rdu  celui de la  t ro is iè m e  p erso n n e  du  s ingulier .  

Le se rbe  les a p e rd u s  tous  les deux, tand is  que le 
m acédon ien ,  p lus  é loigné, s u r  ce point,  du  serbe, 

f[ue le b u lga re  or ien ta l ,  conserve et l ’u n  et l 'au tre .
Le se rbe  et le bu lgare ,  co m m e les au t re s  langues 

ba lkan iques ,  fo rm e n t  le u r  fu tu r  au  m o y e n  du verbe 
vouloir, don t ils e m p lo ie n t  u ne  fo rm e abrégée. 
Mais la  m a n iè re  d ’agir  des deux langues  est 
différente. Le serbe co n jugue  to u jo u rs  l ’auxi l ia ire  

q u ’il fait su iv re  de l ’infinitif  com plet ,  par  exem 
ple, ya  ly  ou hvalili,  je  louera i ,  ou p réc éd e r  de 
l’infinitif  d im inué  de la  te rm ina ison  li, hvali-tyov.  
Le bu lgare  p e u t  em p loyer  u n e  to u r n u re  ana logue  

à celle du  serbe ,  en se se rvan t d ’une  fo rm e ab ré 
gée d ’infinitif  qui n ’a p lus  g u è re  d ’au tre  emploi.  
E xem ple: chia hvali, chtèch hvali, etc.,  m a is  le p lus 

souven t il se se r t  de la t ro is ièm e p erso n n e  s in g u 
lie r  de l’auxilia ire  qui res te  invariab le  et es t su i

vie du  verbe ,  co n ju g u é  à to u te s  ses personnes ,  
chté hvalia , chié hvalich, etc. Le m a cédon ien  su it  

ce tte  de rn iè re  cons truc t ion ,  et l’auxi lia ire  y. p rend  
la fo rm e  /«/é, co n fo rm é m e n t  à la loi ph o n é t iq u e  

m e n tio n n é e  p lu s  hau t .

Les deux  langues  slaves du su d  ont,  com m e 
leurs  voisines de la pén in su le ,  adopté  un  assez



grand  n o m b re  de m o ts  tu rcs ,  don t p lu s ieu rs ,  s u r 
to u t  on Serbie,  se so n t  conservés  dans  la langue 
li t té ra ire  et m ê m e  dans  la  te rm ino log ie  officielle. 
Si, p a r  exem ple ,  le m o t  slave ouiitsa, ru e ,  figure 
s u r  les p la q u es  ind ica tr ices  de Belgrade au lieu 

du  m o t  tu rc  sokak  que p re sq u e  to u t  le m onde  
em plo ie ,  on voit encore  su r  les d o cu m en ts  ad m i
n is tra t ifs  les m o ts  to p , ca n o n ,  barout, poudre ,  

baroutana, poud re r ie ,  apsana, pr ison, nichan, cible, 

val, h eu re ,  e t b ien  d ’au tre s .  En bu lgare ,  la  langue 

écrite  ad m et  aussi pas  m al de te rm es  turcs,  m ais  
ils on t été à peu  p rès  co m plè tem en t  é l im inés du 

langage "officiel, sauf  n a tu re l le m en t  en  ce qui con
cerne  les inst itu tions hér i tées  de la dom ina tion  
tu rque ,  co m m e cer ta ins  im pôts, beglik, sertchim, 

etc.
Le grec a co n tr ib u é  auss i  à e n r ic h ir  les vocabu

la ires  slaves du sud. Non seu lem en t  la te rm in o 
logie re lig ieuse ,  ce qui se com p re n d  fac ilem ent,  
e s t  en  g rande  par t ie  he l lén ique ,  m a is  b e a u 

coup de m o ts  u su e ls  on t  la m ê m e  orig ine , par  
exem ple  avlia, cour ,  koliba, c h a u m iè re ,  krevat (b), 

brevet (s), li t ,  kbrab, va isseau ,  perivoï  (s), ja rd in ,  
trapeza  (b), trpeza  (s), table, kokal, os, h artiya , 
pap ier ,  das/cal, in s t i tu teu r .

Mais c ’est su r to u t  l’é lém en t  occ identa l qui p rend  
m a in te n an t  d an s  les deux  langues  une  im portance



cons idérab le  et tou jou rs  cro issan te .  L ’in tro d u c 
tion ,  en Serbie d 'abo rd ,  pu is  en  Bulgarie,  des ins
t i tu t ions  po li t iques  eu ro p é en n es ,  le d éve loppem ent 
de l’indus t r ie  el. du com m erce ,  les re la tions avec 
l ’occ ident ont eu  p o u r  conséquence  l’in troduc tion ,  

soit d an s  la  langue  adm in is tra t ive ,  soit dans 
l ’id iom e co u ran t ,  d ’une  quan t i té  de te rm es  n o u 

veaux. La Bulgarie en a em p ru n té  beaucoup  aux  
R usses  qui ont p rés idé  à sa réo rgan isa tion  après 

la gu e r re  do 1877-78; ce son t p r in c ip a le m en t  des 
te rm es  ad m in is t ra t i f s ,  ju r id iq u e s  ou m il i ta ires  
(ces de rn ie rs  p rovenan t  eux -m êm es ,  le p lus  sou 

vent,  de l’a l lem and  ou du  français). La Serbie 
avait  depuis  long tem ps,  en ra ison  du voisinage, 
reç u  quelques  m o ts  m a g y a r s ,  co m m e varoche, 

ville, vachar, m arché ,  e t  pas  m a l de m ots  alle
m a n d s .  Mais c ’es t au  f rança is  q u ’ont en  général 
été dem an d é s  les te rm es  n o u v ea u x  se ra p p o r ta n t  à 
la  po li t ique et à la vie in te llectuelle  ou  écono
m ique .

Après avoir  ind iqué ce que son t les deux  langues 
slaves de la  p é n in su le  ba lkan ique ,  je to n s  u n  coup 

d ’œil rap ide  s u r  le u r  dév e lo p p e m en t  l i t té ra ire ,  

depuis  Cyrille et M éthode ju s q u ’à nos jo u r s .
Inaugu rée  p a r  une  t raduc t ion  des Saintes Écri

tu res ,  la l i t té ra tu re  des Slaves du sud ,  Serbes et



Bulgares ,  garda  long tem ps  u n  ca ractère  exclusive
m e n t  relig ieux. C’est en  Bulgarie q u ’elle se déve
loppa  d ’abord ,  grâce à la conve rs ion  du  ts a r  Boris. 
Le règne  de S im éon ,  l ’u n  des  fils de Boris, fut l'âge 
d ’or  de la  l i t té ra tu re  pa léo-bulgare .  Ce prince ,  qui, 
élevé à C onstantinople,  avait  pu  développer,  au 

foyer de la civilisation g recque, d’h e u re u se s  d is
pos it ions  na tu re lles ,  p ro tégea  et en co u rag ea  les 
d isc ip les  de Cyrille et de M éthode qui,  chassés  de la 
Moravie et de la  P an n o n ie ,  é ta ien t  venus ch e rch e r  
u n  refuge en  Bulgarie. C'est en  Bulgarie que la 
langue  des apô tres  de Thessa lon ique  p r i t  définiti

v em en t  le ca rac tè re  de langue  sacrée  des Slaves 
or thodoxes .  De là, elle se r é p a n d it  en Serbie, en  
R ussie ,  e t m êm e ,  com m e n o u s  le ve rrons  dans  le 

ch a p i tre  su ivant,  en R oum anie .

C om m e le la tin  en Occident,  le v ieux-bu lgare  fut 
en  m ê m e  te m p s  la langue  po li t ique et la langue 
li t té ra ire  des pays  où l ’Église l ’adop ta  com m e 

la n g u e  l i tu rg ique .  Aussi ne  voit-on, au  d é b u t  de la 
vie li t té ra ire  des na t io n s  slaves o r thodoxes ,  q u ’une 
langue un iq u e ,  différenciée seu lem en t ,  dans  les  
d o cu m en ts  o r ig ina ires  des d ivers  pays ,  p a r  q u e l

q u e s  p a r t icu la r i té s  la issan t rec o n n a î t re  l’influence 
du  dialecte n a ta l  du  réd a c te u r  ou du  copiste  ; ce 
qui p e rm e t  de d is t inguer  la  rédac t ion  slavonne où 
tes ca rac tè re s  p r im itifs  de la langue sont n e t tem en t



et exac tem en t  conservés ,  des réd a c t io n s  bu lg a re ,  

. serbe et russe .
À côté de son  ca ractère  re lig ieux ,  la  l i t té ra tu re  

slave à ses débu ts  en p résen te  u n  second , c 'est 
d ’être  t r ib u ta i r e  des  le t tres  he l lén iques .  La p lus  
grande  partie  des œ uvres  de cette  époque  son t  dos 

traduc tions  d ’a u te u rs  grecs. Seule, l’hérésie  bogo- 
mile, en d o n n an t  une  vie nouvelle  à  ce r ta ins  souve
nirs  du pagan ism e slave, v in t in tro d u ire  dans la 
l i t té ra tu re  bu lga re  u n  é lém en t  popu la ire .

C’est avec la  dynas tie  des N em an itch  que com 

m ence  le déve loppem en t de la l i t té ra tu re  serbe ,  et 
l ’on  cite, p a rm i les p rem iè re s  œ uvres  é c r i e s  dans 
cette langue et t r a n sm ise s  à la  postéri té ,  la vie 
d ’É tienne  N em ania ,  réd igée  su c ce ss iv e m en t  par  
ses deux  fils, É tienne,  le premier couronné, e t  sa in t 

Sava. Ce d ern ie r  occupe, du  res te ,  u n e  place d ’h o n 
n e u r  dans  l’h is to ire  l i t té ra ire  de la Serbie, non  
se u lem en t  p a r  ses ouvrages ,  m a is  aussi p a r  le rôle 

qu 'il  jo u a  dans la c réa tion  des écoles e t la diffusion 
de l’in s t ru c t io n  dans sa pa tr ie .  Son n o m  est,  à cet 
égard , aussi  popu la ire  chez les S erbes que celui 

des sa in ts  Cyrille et Méthode chez les Bulgares. 
C’est sous le pa t ronage  de sa in t  Sava q u ’es t placée 
l ’inst i tu tion  fondée à Belgrade dans le b u t  d ’ins
t ru i re  des je u n e s  gens o r ig ina ires  des pays  se rbes,  

ou  cons idérés  co m m e tels, encore  so u m is  au  jo u g



tu rc ,  e t de p ré p a re r  des p ro fe sseu rs  p o u r  les 

écoles serbes  des m ê m e s  rég ions.
Les débuts  de la  l i t té ra tu re  serbe  eu re n t ,  com m e 

ceux de la  l i t té ra tu re  bu lg a re ,  le double  caractère  
re l ig ieux  et he l lén ique .  Cependant,  l ’on v it  aussi, 

d ’une part,  des éc r ivains  co n sac ra n t  le u rs  œ uvres  
à  la glorification des h é ro s  na t ionaux ,  p a r t icu l iè re 
m e n t  de ceux, assez n o m b re u x ,  au x q u e ls  avait été 
décerné  le t i t re  de sa in t ,  tandis que, d ’au tre  part,  
ceux  qui se b o rn a ie n t  à rep ro d u ire  les livres grecs, 

p ren a ien t  so u v en t  p o u r  ob je t de le u rs  trad u c t io n s  
des ch ro n iq u e s  ou des tra i té s  d ’h is to ire .  Dans 

toute cette  pér iode ,  c ’est la langue  s lavonne, m o 
difiée seu lem en t ,  e t d ’une façon assez ir régu liè re ,  

par  l’influence du  dia lecte local, qui dom ine  exc lu
s ivem en t dans la l i t té ra tu re .

La conquê te  tu rq u e ,  puis la su p rém a tie  inte llec
tu e l le  de l ’he l lén ism e qui en  fut la suite,  p o r tè ren t  
aux  l i t té ra tu res  slaves de la p én in su le  ba lkan ique  

un coup que l ’on au ra i t  pu  c ro ire  m orte l .  La longue 
pér iode  de troub le s  et de g u e r re s  qui accom pagna  
et su iv i t  la  conquê te ,  el qui,  p o u r  la Serbie en 
par t icu lie r ,  se p ro longea  ju s q u e  dans no tre  siècle, 

n ’était  guère  favorable aux t ravaux  de l ’esprit .  Les 
écoles é ta ien t  ferm ées,  et  q u a n d  il s ’en  ro u v r i t  
q ue lques-unes ,  ce fu re n t  des écoles g recques .  Ce 
n ’es t  que dans les églises et les m o n a s tè re s ,  dans



ceux-là to u t  au  m o in s  q u ’ava ien t  épargnés  le v an 
dal ism e o t to m an  et le zèle he l lén isa te u r  des 
évêques grecs, que  se conserva ien t  les anc iens 
livres slavons don t b ien  p eu  de gens pouva ien t  
encore  déchiffrer les ca rac tè re s .

Le race serbe ,  cependan t,  n ’était  pa's en en t ier  
tom bée sous  la dom ina tion  tu rq u e .  Non se u lem en t  
les Croates, dont je  n e  pa r le ra i  pas ici, parce  que, 
n o n o b s ta n t  l ’iden tité  des langages ,  le u r  déve loppe
m e n t  in te llectuel auss i  bien  que po li t ique  et re l i 
g ieux s ’est p ro d u i t  dans  des cond it ions  tou t  à fait 
différentes de celui des Serbes, m a is  une  par t ie  de 

ces dern ie rs ,  h ab i tan t  la D alm atie  m é rid io n a le ,  
é taient,  s inon  indépendan ts ,  du  m o in s  su je ts  de 

p u issances  ch ré tiennes .  Le Monténégro, sous  le 

g o u v ernem en t  de ses évôques-princes , es t  aussi 
un  foyer de vie serbe , e t nous  voyons s ’y fonder, 
en  1493, la  p rem iè re  im p r im er ie  slave de la p é n in 

sule.
Mais c’es t s u r to u t  à I taguse que la langue  se rbe ,  

n o n  se u lem en t  con tinua  d ’être  cu l t ivée ,  m ais  

donna  lieu à u n  m o u v e m en t  li t té ra ire  r e m a r 
quable. La ville de I taguse ,  en  se rbe  Doubrovnik, 

a r r ivée  de bonne  h eu re  à u n  degré  im p o r ta n t  de 

p ro sp ér i té  co m m e rc ia le ,  avait  p u ,  grâce à sa 
s i tua tion  en tre  trois  c o m p é ti teu rs ,  Venise, m aî-  

tresse  de la Dalmatie,  la  Hongrie et les Turcs ,



m ain te n ir  son  indépendance  à p eu  près  com plète,  
accep tan t  s e u lem en t  la suzera ine té  to u t  à fait 
n om ina le  de l ’E m pire  O ttom an. Dans ce pays 
o u v e r t  su r  l ’Occident, où  la popu la tion  était m ê lée  
d 'Ila liens et de Slaves, de ca tho liques  et d 'o r th o 
doxes, les t rad i t ions  s lavonnes  devaien t  n é c e s sa i 
re m e n t  avoir  m o in s  de force que dans la Serbie 

p ro p re m e n t  dite. La langue  popu la ire ,  la  véritab le  
langue serbe, p u t  ainsi p ren d re  le dessus ,  et c’es t 
elle qui bénéficia de la floraison l i t té ra ire ,  e t p lus 
p a r t icu l iè rem en t  poét ique,  qui se m a n ife s ta  dès le 
m il ieu  du xvc siècle, et a t te ign it  son  apogée cent 

ans  p lu s  lard, avec Ivan G oundou li tch ,  auque l  011 

p eu t  encore a u jo u rd ’hu i accorder  l ’un  des p re m ie rs  

rangs  pa rm i les poètes  se rbes.  Bien q u ’éclose 

sous l’influence de la rena issance  ita lienne,  
la l i t té ra tu re  ragusa ine  conserve  u n  caractère 

rée l lem en t  na t ional .  Les au teu rs  p re n n e n t  le u rs  

m odèles  en Italie,  t r a d u ise n t  souvent des œ uvres  
italiennes, m a is  leurs  p roduc t ions  or ig ina les  sont 
insp irées  p a r  le se n t im e n t  slave et t ra i ten t  de 

su je ts  se ra p p o r ta n t  à l ’h is to ire  ou  aux  légendes 
de la  race serbe , ou  des Slaves en  général ; telle 
es t l ’épopée d ’Osman, le che f -d ’œ uvre  de Goun

doulitch ,  qui a p o u r  thèm e la guerre  de 1621 en tre  
la Pologne et la  T urquie .

En Serbie, il faut a t tendre  ju sq u e  vers la lin du



xviii0 siècle p o u r  ass is te r  à u n  m o u v e m e n t  bien 
faible encore  de ren a issa n ce  l i t té ra i re ;  encore  est-  
il dû  aux  Serbes ré fug iés  dans les é ta ts  au t r ich ien s  
à la suite des ém ig ra t ions  don t j ’ai p ar lé  dans  
d ’au t re s  leçons. Le ca rac tè re  de ce m o u v e m e n t  est 

s u r to u t  re lig ieux , ou tou t  au  m o ins  pédagogique ,  
ce qui,, à cette  époque ,  ôtait encore  à peu  près  
sy nonym e .  Com m e la  Russie p a s sa i t -a lo r s  pour 
avoir  conservé  la  p u re  t rad i t ion  des le t tres  slaves 

o rthodoxes,  et  que c’est de ce pays que vena ien t  
les l ivres  l i tu rg iques  slavons, le dia lecte em ployé  
dans ces livres, le s lavon -ru sse ,  tend i t  à devenir  

la langue l i t téra ire  des Serbes, et  cette s itua tion  
subs is ta  m ê m e  ap rès  la  fondation de la p r inc ipau té  

de Serbie. Mais sous ce v ê tem e n t  é tranger ,  l’espri t  
national se fait sen tir .  J e a n  R ayitch ,  de Karlovtsi ,  

l 'une  des  figures do m in a n te s  de ce tte  pér iode  l i t té 
ra ire ,  consacre  son  p r inc ipa l  ouvrage à « l ’Histoire 
des divers peuples  slaves e t  en  par t icu l ie r  des 

Bulgares, des Serbes et des Croates. »

Un peu  plus tard, Obradovitch, né  dans le Banal 

de Tem esvar,  cherche  à su b s t i tu e r  dans la l i t té ra 
ture  la  langue  popu la ire  à l ’id iom e artificiel et 

su ran n é  do n t  se se rva ien t  les écrivains  de son 
tem ps .  Enfin, dans les p rem iè re s  années  du 

xix° siècle, appa ra î t  le véritable c ré a te u r  de la  

langue l i t té ra ire  serbe ,  Vouk Stefaiiovilch Kara-



djitch .  Il fixe les règ les  de la langue ,  en  élabore la 

g ra m m a ire  et le d ic t ionnaire ,  et pa rv ie n t  à la do ter  
d ’une  o r th o g ra p h e  ra t ionnelle  et r ig o u re u se m e n t  
phonét ique .  P a rm i  ses œ u v re s  f igu ren t  éga lem ent 
de p réc ieux  recueils  de chan ts  p o p u la ires .  Ce ne 
fut pas sans  peine qu 'il  v int à bo u t  de la tâche 
q u ’il s ’é ta it  donnée  ; il re n c o n tra  de violentes 
opposit ions,  p a r t icu l iè rem e n t  dans le clergé o r tho 
doxe qui cons idéra i t  co m m e une  profanation  le 

m o in d re  c h a n g em en t  appo rté  à la langue  ou à l ’o r
thographe  trad i t ionnel les .  Bien des années  s ’écou

lè ren t  avant que  son  sys tèm e  o r th o g ra p h iq u e ,  si 
s im ple ,  po u r tan t ,  ne  soit défin itivem ent adopté, 
m ais  a u jo u rd ’h u i  il a co m plè tem en t  t r iom phé ,  et 
on  n ’en em plo ie  plus d ’au tre  p o u r  écr ire  le se rb e .

L ’afferm issem ent de l’indépendance  serbe ,  f ixant 
à Belgrade le cen tre  de g rav ité  de la race,  eut 

p o u r  conséquence  le déve loppem ent ,  len t d ’abord ,  
de l ’activité intellectuelle  des hab i tan ts  de la 

Serbie p ro p re m e n t  dite. A u jourd’hu i,  cette activité 
s ’étend  à tou te s  les b ran c h es  de la li t té ra tu re ,  el, 
sans avoir  cependan t  p ro d u i t  d ’œ uvre  excep tion

nelle, la Serbie p e u t  p ré te n d re  à u n  ran g  honorab le  
p a rm i  les na t ions  cultivées.

P arm i les écrivains h a b i ta n t  la Serbie indépen 

dante  (m ais  dont p lu s ieu rs  é ta ien t  o r ig ina ire s  des



pays  se rbes  voisins) on  p e u t  encore  ci ter  après 
Vouk, son m e i l le u r  élève el, en que lque  sorte ,  son 
su c ce sseu r ,  le ph ilo logue  Danilch itch ,  qui,  ayant 
par tagé  sa vie et ses t ravaux  en tre  Belgrade et 

A gram , a p u i s s a m m e n t  co n tr ib u é  à l ’u n i té  l i t té
ra ire  des S erbes e t  des Croates, M. S toyan  Nova- 
kovitch et M. Vladan Georgévitch , deux h o m m e s  
po li t iques ,  qui,  to u t  en  co nsac ran t  la p lus  grande  

partie  de leu r  tem ps au  service de le u r  pays dans 
lequel ils ont occupé et o c c u p en t  encore  les postes  
les p lus  élevés, o n t  p ro d u i t  d ’im p o r ta n ts  travaux  

s u r  l’h is to ire  po lit ique,  l i t té ra i re ,  économ ique  et 
m il i ta ire  de la  Serbie,  Militchévitch, a u te u r  d ’une 
desc r ip t ion  des p lus  com plè tes  du pays se rb e ,  

Tchédom il Miyatovitch, poète  et h is to r ie n .  La 

poésie ,  a d m ira b le m e n t  servie p a r  u n e  langue  h a r 
m o n ie u se  et douce, qui t ien t dans la famille slave 

la place de l ’i ta l ien  parm i les langues  la t ines ,  est 
r ep ré se n tée  p a r  les n o m s  de S im a Miloutinovilch, 
Matiya Ban, L ioubom ir  N énadovitch , Y akchitch ,  

C haptchanin ,  les f rè res  D ragoutin  et Voyislav Ilitch. 
P re sq u e  to u te s  le u rs  œ uvres ,  ép iques ,  ly r iques  ou 
d ra m a t iq u e s  son t  insp irées  p a r  la vie passée  ou 

p rése n te  de la  Serbie.

L’a s so u p is se m e n t  m o ra l  de la race b u lga re  avait 

été p lu s  co m p le t  encore que celui des Serbes, car



il ne re s ta i t  ici aucune  f raction  privilégiée qui pût 

servir .de refuge à l ’esp ri t  et à la cu l ture  nationales .  
Nous avons déjà d it que chez les Bulgares, la 
ren a issa n ce  l i t té ra ire  fut,  n on  la conséquence ,  mais 

le début,  de la rena issance  po lit ique.  Cette r e n a is 
sance  ne com m ence ,  en  réalité ,  q u ’avec le deux ièm e 
q u a r t  de no tre  siècle. A la lin du  s iècle p récéden t ,  

cependant,  on cons ta te  u n  ce r ta in  réveil de l ’es
p rit  nat ional dans les écrits  du m o ine  Païsi i  et de 

l’évêque de Vratsa , Sofronii. Le p re m ie r  cherche  
à rappeler ,  dans  son Histoire du peuple, des tsars et 
des saints bulgares, le souven ir  des gloires passées  
de sa race, tand is  que le second  se borne à dé
p e ind re  les m is è re s  de son tem ps .  L 'un  et l ’autre  

éc r iven t encore  en  v ieux-bulgare  ou p lu tô t  dans 
u n  id iom e artificiel où  les fo rm es  c lassiques se 
m ê le n t  à celles de la  langue  m o d e rn e .

Mais à p a r t i r  de 1824, le m o u v e m e n t  l i t téra ire  
v é r i tab le m en t  b u lg a re ,  m o d e s te m e n t  inaugu ré  par  
u n  a lphabe t  con tenan t  des no t io n s  popu la ires  de 

p h y s iq u e  et d ’h is to ire  n a tu re l le ,  publié  à Brachov',  
p a r  P ie r re  Berovitch, u n  m édec in  or ig ina ire  de 
Ivotel, com m ence  p o u r  n e  p lu s  s ’a r rê te r .  Les p re 
m iè res  pub lica t ions  l i t té ra ires  b u lga res  on t  toutes 

u n  ca rac tère  u t i l i ta ire ;  il s ’agit d ’in s t ru ire  le peu-

i En T ransylvanie, près de !a frontière roum aine. En 
magyar : Brasso, en allem and : K rotistadt.



pie, de lui faire conna ître  son  passé ,  d’excite r  en 

lui le s e n t im e n t  pa t r io t ique .  Ce son t  donc des o u 
v rages  d idactiques d’allure m odeste ,  des tra i tés  
d ’h is to ire  ou  d ’e thnog raph ie  dans lesquels ,  com m e 

dans  ceux  de G. Rakovski,  u ne  im ag ina t ion  exaltée 
p a r  le patr io tism e jo u e  parfois  u n  p lus  g ran d  rôle 
que l ’é rud it ion ,  enfin des poés ies ,  consacrées  
p re sq u e  tou te s  à des su je ts  na t ionaux .  La p lupa r t  

des a u te u rs  de ce tte  p é r iode  savaien t  au beso in  
r em p lace r  la  p lu m e  p a r  le fusil du  ha ïdou t,  tel 
le poète Botev, tué  les a rm e s  à la  m ain ,  en  187(1, 

dans u n e  tenta t ive  d ’insu rrec tion .
Née depuis  si peu  de te m p s ,  la l i t t é r a tu re  bu lgare ,  

la p lu s  je u n e  de to u te s  celles de l’E urope ,  ne  p eu t  

pas  ê tre  encore  b ien  riche. Elle com pte  déjà, ce
p endan t ,  p lu s ie u rs  écrivains  de ta lent ,  parm i le s 
quels  j e  citerai L iouben  Karavelov, m o r t  peu  do 
tem ps  ap rès  1878, le poète Slaveikov, m o r t  il y a 

q u a t re  ans, le savan t  h is to r ie n  et s laviste Marin 
Drinov, Aleko K onstantinov, pe in tre  ple in  de verve 
de la société bu lgare  con tem pora ine ,  le poète  sa t i
r ique  Mikhaïlovski, M. Vélitchkov, enfin M. Ivan 
Vazov, c h a rm a n t  co n teu r  en m ê m e  tem ps  que 

poète insp iré ,  do n t  le n o m  figure à côté de ceux  

des m e il le u rs  écrivains  co n tem p o ra in s  et dont les 
œ uvres  on t  été t rad u i te s  dans la p lu p a r t  des la n 

g ues  de l ’Europe .



Il conv ien t  de  m e n t io n n e r  aussi toute une 
p lé iade de je u n e s  éc r iva in s ,  h is to r ie n s  et philo lo

gues qui se c o n s a c re n t  à l’é tude  de la  langue, des 
trad i t ions  et de l’h is to i re  de la  Bulgarie  et don t les 
t ravaux  en r ic h isse n t  le Sbornik za Narodni Oumo- 
Ivorénia, Naouka i Knijnina  pub lié  p a r  le Minis
tè re  de l’In s tru c t io n  P ub lique ,  le Perioditchesko  

Spisanié  (Mémorial) de la  Société l i t té ra ire  bu lgare ,  
le Blgarski Pregled  -, etc.

1 R ecueil de Folklore, Science et Littérature.
2 R e v u e  B ulgare .



Si la R oum an ie  possède, sans contes te ,  le p re 
m ie r  ran g  p a rm i les é ta ts  ch ré t ien s  de la p én in 
sule des Balkans,  sa langue  p eu t  auss i  r evend iquer  
u ne  place d ’h o n n e u r  p a rm i  les id iom es  p ar lé s  dans 

l 'Europe o rien ta le .  Fille du  la tin ,  et, co m m e telle, 
appa ren tée  aux  langues  les p lus  cu l t ivées  de l ’Oc
cident,  elle peu t,  en  ou tre ,  s ’enorgue il l ir  de la d o u 

ce u r  de sa p rononcia tion ,  de la var ié té  de son  vo

cabula ire ,  de l ’o rig ina lité  p i t to re sque  de ses 
express ions .  P re sq u e  aussi h a rm o n ie u se  que  l ’ita
l ien ,  elle a cependan t  que lque  chose de p lu s  m âle ,  

et  aussi d ’u n  peu sourd  qui s ’allie bien au  ca rac tère  
p la in tif  q u ’affec tionnent les chan ts  de son peuple .  
La langue en t re  p o u r  sa p a r t  dans  celte m y s t é 

r ieu se  poés ie  de la  T erre  ro u m ain e ,  qui fait que 
celui qui l ’a connue  et a im ée  en garde une  im pres
s ion si profonde ,  et q u ’il p eu t  c o m p re n d re  ce m ot, 
si difficile à ren d re ,  dorul , ce dés ir  p rofond  m êlé  

de reg re ts  et d ’angoisses .



La langue ro u m ain e  possède aussi u n e  li t té ra
tu re  qui,  bien  que je u n e  encore,  est no ta b lem en t  
p lus  développée que celle des peup les  voisins. 
Sous ce rappor t ,  il es t  vrai, c o m m e sous celui des 
g lo ires  passées ,  le grec lui d ispu te  la  p réém inence ,  
m ais  le n o m b re  des R o u m ain s  es t bien p lus  cons i
dérable que celui des Hellènes, et  la  langue de ces 
de rn ie rs  es t co m p lè tem e n t  isolée dans l 'un ivers ,  

tandis que tou te  l ’Europe  m érid ionale  et la m oit ié  
de l ’A m érique  p a r le n t  des langues  sœ urs  du  ro u 
m ain .  Il faut r e m a rq u e r  aussi,  à l ’avantage du 
ro u m ain ,  que, ap rès  une  courte  période de la tin i

sa t ion  à ou trance ,  ses au teu rs  se son t  m is  à écrire 
dans la s im p le  langue par lée ,  tandis que les éc r i
vains grecs con tem pora in s  se se rv en t  à peu  près  

exc lus ivem ent,  co m m e n o u s  l ’avons re m a rq u é  
dans un p réc éd en t  chap itre ,  d ’un id iom e artificiel 
don t le vocabu la ire  auss i  b ien  que la g ram m aire  
son t  différents de ceux de la langue  du  peup le .

Vous savez déjà, d ’ap rès  les leçons consacrées  à 

l ’e th n o g ra p h ie  et à l 'h is to ire  des nations ba lka
niques ,  dans quelles  rég ions  se parle  la  langue 

ro u m a in e ,  quelle  es t son  origine , et  quels  son t  les 
élém en ts  qui ont con tr ibué  à la fo rm er.  Vous vous 
rappelez  que, p a rm i ces é lém en ts ,  t ro is  on t joué  
u n  rô le  p a r t icu l iè rem e n t  im p o r ta n t  : le latin , qui 
fo rm e la base  du  ro u m a in  et lui donne  son  v é r i 



table ca rac tè re ,  la langue  des  hab i tan ts  prim itifs  
de  la  Dacie, qui a su r to u t  influé su r  la syn taxe et 

lui a donné  u n  aspec t  b ien  d is t inct au  m il ieu  des 
au t re s  la n g u e s  ro m an e s ,  enfin le s lavon ou p lu tô t  
le bu lgare  qui a fourn i u n e  po r tion  cons idérab le  
du vocabu la ire .  Beaucoup d ’au tre s  langues  ont 

c o n t r ib u é  auss i  à la fo rm ation  du vocabula ire  ro u 
m a in ,  m a is  dans une  p ropo rt ion  in fin im ent 
m o in d re ;  ce so n t  : le grec, le tu rc ,  l ’albanais,  le 
m a g y a r ,  le ru s se ,  et enfin les langues  occidentales 

et p r in c ip a le m e n t  le français .
Le r o u m a in  es t donc  une  langue  t r è s  m é langée  

d ’é lém e n ts  divers. Mais, a insi que je  le faisais re 
m a rq u e r  dans  l ’une  des de rn iè re s  leçons,  c ’est la 
g ra m m a ire  qui es t la partie  la p lus  rés is tan te  d ’une 

langue  ; il es t  p re sq u e  sans  exem ple  q u ’elle se 

la is s e  a t taq u e r  par  l’influence d ’u n  au t re  id iom e 

de famille différente. C’es t donc la g ra m m a ire  qui 
fa i t  foi lo rsqu ' i l  s ’ag it  de c lasse r  une langue, et 

q u a n d  j e  p ar le  de g ram m aire ,  j ’en tends  p r in c ip a
le m e n t  la m orpho log ie ,  c’est-à-dire  les flexions, 
ca r  la syn taxe  es t de n a t u r e  bea u co u p  m o in s  fixe. 

Le r o u m a in  a, dans ces  condit ions,  p a r fa i tem e n t  
d ro i t  au  t i t re  de langue ro m an e ,  ca r  sa m o rp h o lo 

gie e s t  res tée  ab so lu m e n t  la tine .  P eu  im por te  que 
son  vocabu la ire  cont ienne  ta n t  de m o ts  slaves, 
t u r c s ,  grecs  et au t re s .  Cette s i tua tion  es t tout à



fait ana logue  à celle de l ’anglais ,  que  sa g ram m aire  
révè le  c o m m e  u n e  langue g e rm a n iq u e ,  bien que 

son vocabula ire  ren fe rm e  u n  n o m b re  de m o ts  la
tins à peu  près  égal à celui des m o ts  d 'orig ine  an 
g lo-saxonne . J)o m ê m e ,  l ’en v ah issem en t  des 
te rm es  a rabes  et pe rsans  n ’em pêche  pas le turc  de 
re s te r  u ne  langue to u ran ien n e .

Com m e la n g u e  rom an e ,  le ro u m ain  appartien t 
au g roupe  orienta l,  q u ic o m p re n d ,  en ou tre ,  l ' i ta lien. 

L ’un  des ca rac tè res  p r inc ipaux  de ce g ro u p e  est 

la chu te  régu l iè re  (ou, dans  ce r ta in s  cas, la voca
lisation) des  co nsonnes  linales du  latin, ce qui a 
am ené ,  dans ces deux  langues ,  la d ispa ri t ion  c o m 

plète des p lu r ie ls  en  s, ainsi que de la  m ê m e  le ttre  
dans  les flexions verbales. Ainsi le latin cantas, 
qui ga rde  la m ôm e fo rm e en  espagno l et en  p o r 
tugais et qui dev ien t  canins ou canlos, en  langue 

d'Oc, fait canli, on italien, e t  cântsi, en  roum ain .
Mais le ro u m a in  se d is t ingue  de tou tes  les au t re s  

langues  la tines  p a r  un  assez g ran d  n o m b re  de 

tra i ts  que j ’ai s ignalés  déjà p o u r  la  p lupa r t ,  com m e 
é t a n t  co m m u n s  à d 'au t re s  langues  ba lkan iques  et 
c o m m e  p ro v en a n t  de l ' inf luence réc ip ro q u e  de ces 
la n g u es .  Il suffira de ra p p e le r  la p résence  des 
voyelles  à et À1, cette  de rn iè re  spécia le  au rou -

1 La prem ière de ces voyelles (que l ’orthographe rou 
m aine représente plus ord inairem ent par un a ou un e sur



m ain ,  la p rem ière  c o m m u n e  à l ’albanais e t  au  bu l
gare , le c h a n g e m e n t  régu l ie r  de a, e, o, a tones ,  en 
à, i , ou, c h a n g e m e n t  qui se p ro d u i t  au s s i  en b u l 
gare , l’em plo i de l’ar tic le  suffixe et de p lu s ieu rs  
au tre s  so r tes  d ’articles, qui é tab l is sen t  u n e  ana lo
gie si cu r ie u se  en tre  le ro u m ain  et l’albanais ,  la 
fo rm a tion  des n o m s  de n o m b re  de dix à vingt,  la 

com posit ion  du  fu tu r  avec l ’auxi l ia ire  vouloir, etc.
Le ro u m ain ,  c o m m e les au tre s  langues  rom anes ,  

a p o u r  base le la t in  vu lga ire ,  par lé  par  les colons 

ro m a in s ,  Latins d 'orig ine  ou la t in isés ,  am en é s  en 
•Dacie p a r  la conquê te  de Trajan. Réfugiés dans  les 
m on tagnes  p e n d a n t  les invas ions  barbares ,  les 

Daco-Romains y conservèren t  leu r  langue qui ne 
ressen t i t  m ê m e  pas ,  d ’une  façon sensib le ,  l’in 

fluence des d iverses  tr ibus  qui se su c cé d è ren t  en  

Dacie, avan t l’arr ivée  des Slaves. Ceux-ci, au  c o n 
tra ire ,  ainsi que je  l ’ai exp l iqué en  son  tem ps,  se 

t ro u v è ren t  en  con tac t  d ’une façon p lus  in t im e et 

p lu s  p ro longée  avec les R oum ains ,  que, fuyant eux- 
m ê m e s  devan t  d ’au t re s  invasions,  ils a l lè ren t  re 

trouver  dans  leurs  m on tagnes .  Le déve loppem en t 

polit ique de l’E m pire  bulgare , slave p a r  la  langue 

et les m œ u rs ,  ac c ru t  encore  l ’in lluence du sla-

xnontés d’un croissant), a le son  de i’e sourd français, 
i (que l’on écrit aussi il et ê) a un son analogue, m ais se 
rapprochant de celui de ou,



vism e chez les R o u m ain s ,  c o m p r i s  p re sq u e  to u s  
dans les possess ions  d irec tes  ou  m é d ia tes  des p r e 
m ie rs  t s a r s  bu lgares .  C om m e n o u s  l ’avons déjà 
vu, le ca ractère  slave d o m in a i t  d ans  les petits  

Éta ts  ro u m ain s  des Garpates, v a s sa u x  de l ’E m pire  
bu lgare .  Il en  fu t de m ê m e ,  plus ta rd ,  dans les 

p r inc ipau té s  de Moldavie et de Valachie, fondées 
dans des p ays  où  la popu la t ion  é ta it  encore en p a r 

tie slave. Aussi,  non  se u le m e n t  la langue  s lavonne 
devin t  l ’id iom e officiel de l ’É tat c o m m e de l ’Église, 

e t  la  seu le  langue  écrite ,  m a is  le langage m ê m e  du 
peup le ,  au  contac t des  é lém en ts  slaves avec les
quels la  p o p u la t ion  ro u m ain e  se trouvai t  m êlée 
depu is  p lu s ieu rs  siècles, accep ta  u n e  quan t i té  
considérab le  de m o ts  s lavons,  qui a r r iv è ren t  p re s 
que à ch an g er  le ca rac tè re  du  vocabula ire  ro u 

m a in  et à d o n n e r  à ce tte  langue ,  aux  yeux  d 'u n  
ob se rv a teu r  su p e r f ic ie l , l’a spec t  d ’u n  dialecte 

slave, e r r e u r  que c o n tr ib u a i t  à faciliter  l ’u sage  des 
carac tères  cyri l l iques don t se se rv i re n t  les R ou

m a ins  lo r s q u ’ils c o m m en c è ren t  à  écr ire  dans leu r  

p ro p re  langue .  Aussi n ’est-ce que t rè s  ta rd  que 
nous  voyons ap pa ra î t re  les p rem ie rs  essais  lit té
ra ires  en langue ro u m ain e .  Les p lus  anc iens,  ac
tu e l lem en t  connus ,  ne  r e m o n te n t  pas  au  de là  de 

1550; ils n ’en son t  pas  m o in s  an té r ieu rs  de près  
d ’un  siècle à l’in troduc tion  de la langue  roum aine



dans les actes publics et dans la l i tu rg ie ,  opérée, 
com m e je  l ’ai déjà  dit, p a r  Mathieu Bassarab 
(1632-1654), en Valachie, e t  p a r  Basile-le-Loup 

(1634-1653), en Moldavie. Ce m a n q u e  de docum en ts  
écr i ts  a n té r ieu rs  au  xvi° siècle est fo rt re g re t 

table,  car  il n o u s  dérobe c o m p lè tem e n t  les étapes 

pa rc o u ru e s  par  la langue ro u m a in e  p o u r  a r r ive r  à 
sa forme actuelle .  Aussi, la g ra m m a ire  h is to r iq u e  
de cette langue doit-elle bien  so u v en t  se con ten 
te r  de conjec tures .

Au \v i ie siècle, l’influence slave, dans les pays 
ro u m a in s ,  fut r em p lacée  par  l ’influence g recque ,  

qui a t te ign it  son  apogée lors de la dom ina t ion  des 
pr inces  fanario les ,  depu is  les p rem iè re s  années  
du xviii'  siècle j u s q u ’en 1822. Un nouvel é lém ent,  
l ’é lém en t  g rec -m oderne ,  s ’in trodu is i t  a lors  dans la 

langue, où  il s ’a jou ta  aux  m o ts  g recs  in trodu i ts ,  
soit d irec tem en t ,  soit p a r  l ’in te rm éd ia ire  du  b u l

gare ,  dès les p rem ie rs  te m p s  de la  nationalité  r o u 
m a ine ,  et rela tifs  p o u r  la p lu p a r t  aux choses  re l i 
g ieuses  ou po lit iques ,  tandis que  les e m p ru n ts  
m o d e rn e s  s ’ap p l iq u en t  aux d iverses  c i rconstances 

de la vie et con t iennen t ,  n o ta m m e n t ,  u n  n o m b re  
re la t iv e m en t  g rand  de verbes.

L ’im por tance  de l ’é lém e n t  tu rc  qui,  en ro u m ain ,  

es t p re sq u e  aussi considérab le  que dans  les lan 

gues de la rive droite  du  Danube, p eu t  sem b le r



étrange ,  pu isq u e  les pays ro u m a in s  n ’on t jam ais  
été so u m is  à une  o ccupa t ion  p e rm a n e n te  de la 

p a r t  des Turcs ,  et q u ’ils n ’on t ja m a is  été ad m in is 
t ré s  p a r  des fonctionnaires  o t to m a n s .  L 'in t ro d u c 

tion d ’u n  si g ran d  n o m b re  de m o ts  tu rc s  do it  p r o 
venir ,  en  partie ,  des f réquen te s  incu rs ions  des 
a rm ées  o t tom anes  su r  la r ive  gauche  du  Danube, 
m a is  su r to u t  des re la t ions  po li t iques  e t  c o m m e r 
ciales des p r in c ip au té s  avec la  T u rqu ie ,  et de 

l ’usage de la langue  tu rq u e  dans  la su ite  des p r in 

ces fanario tes ,  qu i  co m p re n a i t  des gens  de to u te s  
les pa r t ies  de l ’E m pire ,  p o u r  lesquels  le tu rc  était 

u n  id iom e c o m m u n ,  m ê m e  quand  il n ’é ta it  pas  

le u r  langue  m a terne l le .
Le vo is inage de la  H ongrie  e t  les l iens polit i

ques ,  qui ont p re sq u e  to u jo u r s  ra t taché  à ce pays 
une  par t ie  de la  race ro u m ain e ,  ju s t if ien t  suffisam
m e n t  la p résence ,  en  ro u m ain ,  d ’u n  ce r ta in  n om bre  

de m o ts  d ’orig ine m agyare .
Les occupat ions  ru sses  et l’influence p rép o n d é 

ran te  acquise  par  la Russie  dans les p r inc ipau té s  
au  co m m en c em en t  de n o tre  siècle, in tro d u is i re n t  

dans la  langue  ro u m a in e  u n  n o u v e a u  con t ingen t  de 
m ots  slaves, de source  ru sse .  Ces m o ts ,  qui se 
rappo r ta ien t  s u r to u t  aux inst i tu tions  a d m in is t ra 

tives établies p a r  les r èg le m en ts  o rgan iques ,  ont 

pour  la  p lu p a r t  d i s p a ru  avec ceux-ci.



Enfin, la  rena issance  po lit ique et in te llec tuelle  
de la na t iona l i té  ro u m ain e ,  opérée  to u t  en t ière  
sous l ’influence de l’Occident, v in t ré tab lir  l ’é q u i
l ibre en tre  le fonds la t in  de la langue et les élé
m e n ts  é trangers  qui m e n aç a ie n t  de s u b m e rg e r  son 

vocabula ire .  Tous les te rm e s  rela tifs  aux  idées 
nouvel les  furen t,  so it  em p ru n té s  au  français ,  soit 
rep r is  a u  la t in ;  lors de la  réo rg an isa t io n  polit ique 
des p r inc ipau té s ,  api’ès la  g u e rre  de Crimée, des 
d én om ina t ions  frança ises  fu re n t  su b s t i tu ée s  aux 

anciens  t i t res  slaves, g recs  et tu rc s  des fonction
naires,  e t  aux  t i tres  ru sses  des officiers, l 'ispravnic 
dev in t  « prefecl », Yaga, « prefect de politsie  », le 

pulcovnic , « colonel ». Dans le dom aine  l i t té ra ire ,  
011 che rcha  à  ép u re r  la langue  de tous  les vocables 

n o n  la tins et à les r em p lace r  p a r  des te rm es  e m 
p ru n té s ,  soit au  la t in  m ôm e, soit aux langues  n é o 
latines. Ce m o u v e m en t ,  qui fut b ien  vite por té  à 
l’exagération , a été, depu is ,  r a m e n é  à des p ro p o r 

tions ra isonnab les ,  et p re sq u e  personne  ne  songe 
p lu s  a u jo u rd ’hu i à ex t irper  du  ro u m a in  des m ots  
slaves ou grecs qui lui app a r t ien n e n t  depuis  des 

siècles, e t  qui son t  d ’un  u sage  généra l  dans tou te s  
les  p a r t i e s  du  pays .

Quelle es t la p ro p o r t io n  véritable des différents 
é lém en ts  dans le vocabu la ire  roum ain?  Cette q u e s 

tion a été très  controversée ,  et  elle es t en  réa li té



assez difficile à r é so u d re ,  ca r  elle se p ré se n te  sous 
des  aspec ts  divers. Si, p a r  exem ple ,  on  p ren d  un  

d ic t ionna ire  ro u m a in  et que l ’on com pte  les m o ts  
de différentes o rig ines que l’on y rencon tre ,  on 
s ’apercevra  qu e ,  abs trac t ion  faite des néo log ism es ,  
les vocables la t ins  se m b le n t  n oyés  dans  la  foule 
des t e rm e s  s laves, tu rc s ,  g recs  ou m agyars .  

M. Cihae, a u te u r  d 'u n  d ic t ionna ire  d ’Ë tym ologie 
d a c o - ro m a n e  qui fait au to ri té ,  ne  com pte  dans la 
langue ro u m ain e ,  telle q u ’elle est p ar lée  et co m 
prise  p a r  le peup le ,  que  1 /5  de m o ts  la t ins ,  con tre  
2 /5  de m o ts  slaves, e t p rès  de 1 /5  de m o ts  tu rc s ;  

les te rm es  grecs, a lbana is  et m a g y ars  co n s t i tu a n t  

le res te .  Mais ce tte  s ta t is t ique  b ru ta le  ne  donne 
pas  une  idée exacte de la langue . Tous ces m o ts  

que le d ic t ionna ire  n ous  p rése n te  a l ignés et p la 

cés s u r  le m ôm e rang ,  n ’on t pas  en  réa li té  une  v a
le u r  égale. Certains son t d ’u n  usage beaucoup  
plus  f ré q u en t  que  les au t re s  ; ceux  qui ap p a r 

tiennen t aux  fonds p r im it ifs  de la langue, c ’est- 
à -d ire ,  en  r o u m a in ,  les m o ts  la t in s ,  d o n n en t  

na is san c e  à de n o m b re u x  d é r iv é s , tandis  que 
d ’au tre s  ca tégories ,  les m o ts  tu rcs ,  p a r  exem ple ,  
sont,  so u s  ce rap p o r t ,  p re sq u e  stéri les .

On a, je  crois ,  u n e  ind ica t ion  p lus exacte, en 
fa isan t p o r te r  la s ta t is t ique  des m ots ,  non  su r  u n  

d ic tionnaire ,  m a is  su r  u n  texte,  et, en effet, des



re levés  que j ’ai opéré  dans des textes de dates et 
de n a tu re s  t r è s  d iverses ,  m ’on t donné  des r é s u l 
ta ts  conco rdan t  assez b ien  en tre  eux ,  m ais  s ’éca r 

ta n t  bea u co u p  do c e u x  que  d o n n e ra i t  le re c e n se 
m e n t  p u r  e t  s im ple  des m o ts  dans  u n  g lossaire .  La 
p r im a u té  de l ’é lé m e n t  la tin  ap p a ra î t  ici ne t tem en t;  
si les vocables de celte o r ig ine  n e  son t  pas les p lu s  

n o m b reu x ,  ils son t en  revanche  beaucoup  plus 
f ré q u e m m e n t  em ployés ,  ca r  ils c o m p re n n e n t  tous  
ces te rm es  qui rev ie n n en t  c o n s ta m m e n t  dans le 

d iscours ,  e t fo rm en t  en que lque  sor te  le cadre  fixe 
du  langage, les verbes et les adjectifs d 'u sag e  cou 
ran t ,  te ls  que  être ,  avoir,  pouvo ir ,  aller,  venir ,  
donner ,  bon, m auva is ,  g rand ,  petit ,  etc., les  n o m s  
de paren té ,  ceux  des par t ies  du  corps, la p lu p a r t  

to u t  au  m oins .
Voici les_résultat.s de mes re levés :

Latin  Slave Grec Divers 
%  %  %  %

Evangile de Coresi
( 1 5 6 4 ) ................... 64 32 2 2

Textes d i v e r s  de  
1550 env iron  (an
no ta t ion  su r  u n  
livre, con tra t  de
vente)1 ..................  57 28 9 6

1 Ces tex tes sont em pruntés à l ’ouvrage de M. Itasdeu, 
Cuvente den bà trân i.



R èg lem en t  o rgan i
que (1831). . . . 56 32 6 6 (turc).

Contes popu la ires
d ’I s p i r e s c u . . .  64 26 5 5

Ainsi,  la p ro po rt ion  des m o ts  des différentes o ri

gines, dans le langage, sera it  à p eu  p rès  rég u l iè re 
m e n t  de 60 0 /0  de m o ts  latins, 30 0 /0  de m ots  

slaves, et 10 0/0 de m o ts  grecs ,  tu rcs ,  etc. Ce cal

cul ne  s ’appl ique pas ,  bien  en tendu ,  à la langue 
écrite  de nos jo u r s ,  ni m ê m e  à la  langue  parlée 

dans les classes ins t ru i tes  de la société  ro u m a in e  ; 

la  p ro p o rt io n  des m o ts  la tins  es t alors co n s id é ra 
b le m e n t  au g m en té e  p a r  l’appo in t  des néo logism es,  

e m p ru n té s  p o u r  la  p lu p a r t  au  frança is ,  et r e m p la 
çan t  souven t  des  te rm es  d ’au tre  o r ig ine ,  exis tant 
dans la langue popu la ire .  L ’affection p o u r  les cho

ses occ identales  a m ê m e  parfo is  condu i t  à rem p la 
cer  des m o ts  p a r fa i tem e n t  latins, e t  à dire, p a r  

exem ple ,  shef, au  lieu  de cap, p r im , p o u r  dntêiu  (du 
la t in  ante), e t m ê m e ,  bonjour, p o u r  buna zioa, d ’où 
le n o m  de « bonjuristi  », donné  aux  par t isans  
exagérés  de l 'occ identa lism e.

Nous avons vu, dans  les p re m iè re s  leçons, que la 
race  ro u m ain e  se t ro u v a i t  par tagée  en  tro is  f rac 

tions d ’im portance  très inégales, les Daco-Rou- 
m a in s ,  les M acédo-Roumains, e t  les Is tro-R ou- 

m ains .  A chacun  de ces g roupes  e thnog raph iques ,



co rrespond  u n  dia lecte d is t inct .  Le d ia lec te  des 
R oum ains  d ’Is t r ie ,  qui n ’a p lu s  d ’im portance  

q u ’au po in t de vue scientifique, ca r  il n ’est parlé  
que par  quelques  m il l ie rs  de p e rsonnes ,  se d is
t ingue du Daco-Roumain, p a r  le rem p lacem en t  
cons tan t  de la  consonne  n en tre  deux  voyelles 

p a r  r ;  p ar  exem ple ,  bire, bien (daco-roum ain  bine), 
o m ir i , h o m m e s  (daco -roum ain  oameni), galire, 
poule  (latin gallina, d ac o -ro u m a in  gâina).

Le m a cé d o -ro u m a in ,  ou tre  la  p résence  dans son 
vocabu la ire  d ’u ne  quan t i té  considérab le  de m o ts  

g recs, es t carac tér isé  p a r  tou te  u n e  série de m o d i

fications phoné t iques ,  don t voici les p lu s  im p o r 
tan tes  :

1° Les ch u in tan te s  g (d j ) e t c (tch), du  daco- 
ro u m ain ,  dev ien n e n t  des sifflantes, dz e t  ts. Ainsi 

geana, cil, cinci, cinq , dev iennen t en m a cédo-rou 

m a in  dzeana, tsints.
2° Le d (avec cédille) p ro v en an t  de di la tin ,  qui, 

en  daco-roum ain ,  s ’est ré d u i t  à u n  s im ple  z, res te  

dz;  exem ple ,  sic, je  dis zi, j o u r ;  m acéd o -ro u m ain ,  

dzic, dzîc, dzuâ.
3° Devant u n  i, les labiales p, b, f ,  v, m, font 

r esp ec t iv em en t  place aux palata les  Ici, ghi, h ‘, y ,  n, 

co m m e dans les m o ts  su ivan ts  :

1 / /  a ic i le son du /  grec devant une voyelle douce, c’e s t-  
à-dire celui du ch a llem and dans ich , Dans ki, gh i, H, l'i,



Daco-roum ain  : lup i( loups) ;  m acédo-roum ain  : lu k i .

4° Enfin, le m a cé d o -ro u m a in ,  ainsi q u ’on  a pu  

déjà le cons ta te r  p a r  les exem ples  p réc éd en ts ,  con

serve les consonnes  m ouil lées  (ou palatales) li, e t n, 
qui m a n q u e n t  c o m p lè tem e n t  au  daco-roum ain .

Cependant,  ce tte répa r t i t ion  géograph ique  des 

d ia lectes n 'e s t  pas , en réalité ,  aussi r igou reuse  et 
aussi s im ple q u ’elle le sem ble  par  ce que je  viens 

d ’exposer .  Les pa r t icu la r i té s  ca rac té r is t iques  de 
chacun  d ’eux ne  son t pas  re s t re in te s  aux  régions 
in d iquées  p lu s  h a u t  com m e é tan t le u r  sé jour.  

Tandis q u ’en  Macédoine, le can ton  doMeglen, dans 
le vilayet de Salon ique ,  n o u s  offre u n  langage 

ayan t  conservé ,  en grande  partie ,  la p honé t ique  
du daco-roum ain ,  ce r ta ins  sous-dia lec tes  de la 
R oum anie  danub ienne ,  n o ta m m e n t  ceux  de la  Mol
davie, de la Bucovine, de que lques  parties  de la  
Transy lvanie ,  e t m ê m e  du n o rd -e s t  de la  Valachie, 

possèden t ,  com m e le m acé d o -ro u m a in ,  le change
m e n t  des labiales en  pala ta les .

L a  m u ta t io n  de n en r  ne se ren c o n tre  plus, ac-

qui ne sert qu’à m ouiller la consonne précédente, se pro
nonce très brièvem ent.

bine (bien) 
fiu (fils) 
v in  (vin) 
m ie  (mille)

gliine 
h ilïu  
y in  
fi i lie



tu e l le m e n t ,  en daco-roum ain ,  q u ’à ti t re  excep t ion

nel, m a is  ce r ta in s  d o cu m en ts  n o u s  m o n tre n t  que 
des d ia lectes o ù  le ro tac ism e  était la règle com m e 

en  is t ro - ro u m ain ,  on t été parlés  dans la rég ion  car-  

pa t ienne ,  j u s q u ’au  xvii '  siècle. Ces d o cu m en ts  son t 
u n  livre co n ten a n t  les Actes des Apôtres  (A postol) 
m a n u sc r i t  appelé Codicele Voronetsean, du  n o m  du 
m o n a s tè re  de Voronets ,  en  Bucovine, où  il a été 
écrit.  Cet « Apostol », qui figure au  n o m b re  des 
p lus  anc iens  d o cu m en ts  écrits  de la langue r o u 
m a in e ,  rem o n te  au  m il ieu  du  xvie siècle. Les textes 
d its  « Mahacene », qui son t  des tra i tés  popu la ires ,  

s u r  différents .sujets relig ieux, dus à u n  pope qui 
hab i ta i t  Mahaciu, en T ransy lvanie  (près de Turda), 

e t  écrivait en tre  1580 e t  1619, p ré se n te n t  la  m ê m e  
p a r t icu la r i té  phonét ique .

S ignalons, enlin, que le dia lecte  du Banat, en 
Hongrie , possède ,  co m m e le m a cé do -roum ain ,  17 
e t  Yn m ouil lées .

Nous avons vu, to u t  à  l’h eu re ,  que les d ébu ts  de 

la l i t té ra tu re  ro u m ain e ,  s ’é ta ien t p rodu i ts  à une  

époque  où l ’influence du  slavism e é ta it  encore do 
m in a n te  en R oum anie ;  aussi,  les p re m iè re sœ u v re s  
des écrivains ro u m a in s  son t-e l les  des t rad u c t io n s  
du  s lavon, ayant,  p o u r  la p lupa rt ,  u n  ca rac tère  
re l ig ieux  : Ecriture sainte , Vie des Saints, Recueils



de Sermons.  L ’œ uvre  la p lus  im por tan te  de cette 
époque ,  es t celle du  diacre Coresi,  qui com prend  
le p sa u t ie r ,  les q uatre  évangiles et des explications 
s u r  les évangiles. Tous ces t rav a u x  fu re n t  im p r i
m é s  à B ra c h o v ,  en  T ransylvanie.  La naissance de 
la  l i t té ra tu re  ro u m a in e  es t cependan t pos té r ieu re  
à l’in t ro d u c t io n  de l’im p r im er ie  dans les p r inc i
pau té s ,  car,  dès  1542, on  im p r im a i t  des livres  sla- 
vons en  Moldavie; m a is  ce n ’est que  vers  1640, 

que l’on  co m m en ç a ,  dans ce pays et en Valachie, à 
im p r im e r  en  roum ain .

Dès la  fin du xvie siècle, le s lav ism e é ta it  en d é 
cadence .  Le n o m b re  de ceux qui conna issa ien t la 
la n g u e  l i tu rg ique  et é ta ien t  en état de l’enseigner,  
a llait en  d im in u a n t ;  c ’es t ce qui déc ida les p r inces  

Mathieu Bassarab et Basile-le-Loup à rend re  à la 

langue  na t ionale ,  la  place qui lui revena i t  n a tu 
re l le m e n t  dans la vie pub lique  et à l’église. I ls  ne 
fa isa ien t  en  cola que  su ivre  le m o u v e m en t  po p u 
la ire ,  car  le n o m b re  de livres  de p ié té ,  e t  par t icu 
l iè r e m e n t  de recueils  de se rm o n s  (cazanii) et de 

ca té ch ism es ,  pub lié s  en ro u m a in  avan t cette  épo

que ,  m o n tre  que  l ’en se ig n e m en t  relig ieux en lan 
g ue  p o p u la ire  é ta it  déjà en t ré  dans  les m œ u rs .  

Peu t-ê t re  p eu t -o n  voir  là  u n e  influence du  m o u v e
m e n t  p ro te s tan t  qu i  avait  c o m m en c é  à se faire 
sen t ir  en  T ransy lvanie  dès le m il ieu  du xvi6 siècle.



Mais l’h e u re  n ’était  pas  encore  venue  de l’é m a n 
cipa tion  de la langue  ro u m ain e .  Tandis que dé

c ro issa it  l ’influence slave, l ’influence g recque 
na issa i t  e t se développait  j u s q u ’à l’époque des 
Fanario tes ,  qui en fut, n o n  le co m m en cem en t ,  
co m m e on le cro it  quelquefo is ,  m a is  l’apogée. 
Depuis le m il ieu  d u  xvne siècle j u s q u ’à la  fin du 

xviii0, c’es t la l i t té ra tu re  g recque qui sert  d ’in s 

p ira trice  et de m odèle aux  écrivains ro u m ain s .  
On t radu i t  to u jo u rs  des  ouvrages  relig ieux,  m ais  
d ’après  des  o r ig inaux  grecs. On com m en c e  aussi,  
il es t vrai,  à so r t i r  du  cadre  ex c lu s iv em e n t  ecclé

s ias t ique  de la pér iode  p récéden te .  La l i t té ra tu re  
g recque, in f in im ent p lus  r iche que la l i t té ra tu re  

s lavonne,  es t en état de fo u rn ir  des m odè les  bien 
p lu s  variés.

Au xviie siècle n o u s  voyons ap p a ra î t re  les ou 
vrages h is to r iq u e s  ; les uns ,  t radui ts  du  s lavon ou 
du  g rec  et tra i tan t  de l 'h is to ire  universe lle ,  les 
au t re s ,  p lus  m odestes ,  m ais  b ien  p lus  in té ressan ts ,  

r a p p o r tan t  s im p lem en t  les t rad i t ions  m oldaves  et 
valaques  depu is  la  fondation  des deux  p r in c ip au 
tés. Ces ch ro n iq u e s ,  do n t  la p lus anc ienne  est 
celle d ’Urèké, g r a n d - v o rn ic 1 do Moldavie, son t  les

1 Grand vornic (vel vo m ie , on slave veli/iii c lvo m ik), di
gnitaire de la cour des princes roum ains. La traduction lit
térale de ce titre serait grand m aître du palais (de dvor,



prem iè re s  œ uvres  ré e l le m e n t  o r ig ina les  sorties 

d ’une  p lu m e  ro u m ain e .  Dans le d o m aine  de l’h is 
to ire  généra le ,  le p rem ie r  n o m  à c iter  es t celui de 
Michel Moxa, m o ine  o lténien ,  qui vers  1620 t r a 

du is i t  une  c h ro n iq u e  s lavonne .
P a rm i  les a u te u r s  qu i  ont éc r i t  dans les dern iè res  

années  du  xvu* siècle et au  cou rs  du  x v iii”, il 
convien t de n o m m e r  encore le m é tropo li ta in  de 
Moldavie, V arlaam , dont une  partie  de l 'activité 
li t téra ire  fut em ployée  à com batt re  les doctr ines  
calv in is tes ,  le m é tropo l i ta in  Dosoftei, au teu r ,  en tre  
au tre s  ouvrages ,  d ’u n  p sa u t ie r  en  vers,  le lo g o fe t1 

Miron Costin, le m e i l le u r  h is to r ien  et auss i  le m e i l 
leu r  éc r iva in  de cette pér iode .  Outre p lu s ieu rs  

o uvrages  rela tifs  à l ’h is to ire  de la Moldavie, on lui 
doit  des poés ies  et m ê m e  u n  traité de versification. 

Q u e lq u e s -u n s  de ses ouv rages  h is to r iq u es  furen t 
co n t inués  par  son  fils Nicolas Costin. Citons enfin 
le p r ince  D em ètre  Cantem ir , qui,  ap rè s  avoir  oc

cupé  p e n d a n t  u n  an le t rône  de Moldavie (1711), 
se re t i ra  en  Russie. Très é ru d i t  et d ’une  grande 

fécondité ,  ce p r ince écrivit de n o m b re u x  ouvrages 

t r a i ta n t  de ph ilosoph ie ,  d ’h is to ire ,  de géographie ,  
voire m ôm e de m u s iq u e ;  m a is  la p lu p a r t  de ses

cour), m ais les fonctions du Grand-Vornic étaient p lutôt 
celles d'un m inistre de l ’intérieur.

1 Chancelier (grec, ko-foOs-?);).



œ uvres  on t  été réd igées  en la tin  ou  en g rec  m o 
derne .

C’es t dans  les de rn iè re s  années  du  xvm e siècle 
q ue  s ’ouvre ,  p o u r  la  l i t té ra tu re  ro u m ain e ,  la p é 
riode de ren a issa n ce  définitive, dans laquelle  la 
la ngue ,  s ’é m a n c ip an t  des influences é t ra n g è res  qui 
l ’ava ien t  j u s q u ’alors  tenue  enchaînée ,  ira  d e m a n 
der  des in sp ira t ions  à la  langue  m è re ,  le latin, ou  à 
ses sœ u rs  ro m an e s  p lu s  avancées q u ’elle-m êm e. 

C’es t à la T ransylvanie  q u ’es t due p re sq u e  en t iè re 
m e n t  cette rena issance .  L’inco rpo ra t ion  de ce pays 
aux  états  au t r ich ien s  lui avait p rocu ré ,  s inon  une  
s i tua tion  po lit ique b ien  enviable , du  m o in s  u ne  
tranqu il l i té  m atér ie l le  qui faisait encore  défau t  aux 
p r in c ip au té s  d ’au-de là  des Carpates. La langue 
ro u m a in e  avait  été in trodu ite  dans  le service re l i 
gieux dès le tem ps  du  prince  Georges Ralcoczi, en 
1643, à l ’époque  où  la  m ê m e  ré fo rm e  s ’opéra it  en 
Valachie et en  Moldavie. Sous le règne  de Mari.e- 
Thérèse ,  on c o m m e n ç a  à o rgan ise r  des écoles élé

m e n ta i re s  où  l ’ense ig n e m en t  se faisait dans  la 

langue  du peuple .  Mais l ’év é n em en t  qui eu t  in co n 

te s ta b le m e n t  la p lu s  g rande  influence su r  la r e n a is 
sance  ro u m a in e ,  ce fut l ’un io n  d ’u n e  partie  de 
l ’église ro u m ain e  or thodoxe  de T ransy lvan ie  avec 
l ’église rom aine .

Cette un ion ,  opérée en 1697, la issa it  aux R o u 



m ains  Uniates, ou  Grecs-Catholiques, se lon la d é 

no m ina t ion  adop tée  officiellement en Autriclfe, 
le u rs  c o u tu m e s  re lig ieuses  et l’usage de le u r  

langue  dans la li turgie ,  m a is  elle eu t cependan t 
p o u r  ré su l ta t  de les m e ttre  p lu s  d irec tem en t  en 
con tac t  avec l’Occident. Dans le b u t  d ’élever  le n i 

veau  in te llectuel du  clergé un ia te ,  de je u n e s  p rê 
tres  so r ta n t  des sém ina ires  du  pays fu re n t  envoyés 
à R om e p o u r  y com plé te r  leu rs  é tudes théo lo 
giques. Là, au  berc eau  du m o n d e  latin , au  m il ieu  

d ’u n  peup le  qui offre ta n t  d ’analogie avec le leu r ,  
ils e u re n t  conscience ,  p lu s  q u ’ils n ’avaien t pu  
l ’avoir j u s q u ’alors,  des o rig ines  et des des tinées  de 
leu r  race ,  e t se p ré p a rè re n t  à t rava il le r  avec a rd e u r  
à son re lèvem ent.

C’est, en  effet, dans les rangs  du clergé grec-ca

tho lique que n ous  trouvons  les p re m ie rs  et les 

p r in c ip a u x  ouvriers  de cette g ran d e  œ uvre ,  

S am uel Klein ou  Micu, S inca i ,  P e l ru  Maior, et 
p lus  ta rd  Cipar. H â tons-nous  d ’a jou te r  q u ’ils ne 
fu re n t  pas  seu ls  et  que  l ’église g recque-o rien ta le  
p eu t  auss i  se glorifier de n o m s  i l lu s tres  te ls  que 
celui de Georges Lazar,  le c ré a te u r  de l ’ense igne
m e n t  ro u m a in  en  Valachie.

L’activité l i t té ra ire  de ce lte  époque  eu t p r in c ip a 
le m e n t  u n  ca rac tè re  pédagog ique ;  les œ uvres  ca
pita les  son t des g ram m aires ,  des d ic t ionna ires ,  des



his to ires  du  peup le  r o u m a in .  En 1780, Klein publie ,  
en  co llaboration  avec Sincai, la  p rem ière  g ra m 
m aire  ro u m ain e .  Cette publicat ion  est le po in t de 
dépa r t  d ’une  ré fo rm e  qui,  b ien  que m atérie lle ,  
n ’es t  pas sans  im p o r ta n ce  : la  su b s t i tu t io n  des ca
rac tè res  la t ins  aux  ca rac tè res  slaves p o u r  l’écri
tu re  du ro u m ain .  Au cou rs  des s iècles p récéden ts  
on  cons ta te  b ien  que lques  essais  dans  ce sens, par  
exem ple  u ne  t ra d u c t io n  du  Pater,  faite en  1593, 

p a r  u n  Moldave, des ca téch ism es ,  l’u n  calv in iste , 
u n  au tre  ca tho lique ,  im p r im é s  en  1648 et 1677 ; 

m a is  c ’é ta ien t  là des faits iso lés, sans aucune  idée 

sy s tém a tique  ; la  nouvelle  école transy lva ine ,  au 

co n tra ire ,  pose  en  p r in c ip e  l ’u sage  des le t tres  la
tines .  M alheu reusem en t,  cette ré fo rm e ,  qui ne  fut 

adop tée  déf in i t ivem ent d an s  les p r inc ipau té s  q u ’en 
1860, fut, en  so m m e,  le r é s u l t a td ’initiatives ind iv i
duelles .  Il n ’ex is ta i t  a lors dans  les pays roum ains  
aucune  au to ri té  sc ientifique ou  li t té ra ire  ayan t  
qual i té  p o u r  é labo re r  u n  sy s tèm e  o r th o g ra p h iq u e  
et l ’im p o se r  à to u s .  Il y  eu t donc au tan t  de sy s 
tè m es  que d ’éc r ivains .

Le la t in ism e é ta it  le p rincipe  fondam en ta l  de la 
nouvel le  éco le ;  m a is  ce p r inc ipe ,  ju s te  en  lui- 
m ê m e ,  devait  ê t re  b ien tô t  poussé  dans ses co n sé 
q u ences  j u s q u ’à l’exagération .  T o m b a n t  dans  la 

m ê m e  e r r e u r  que les Grecs, ce r ta ins  g ram m air iens



ro u m ain s ,  n o n  conten ts  de dépou il le r  le u r  langue 
du  v ê tem e n t  é t ra n g er  qui en  cachait  la véritab le  n a 
ture ,  de la r é g u la r i s e r  et de la  déve lopper  su ivan t 
sa voie n a tu re l le ,  se d o n n è re n t  p o u r  tâche  de la 
t r an s fo rm er  de façon à la  r a p p ro c h e r  le p lus  p o s 

sible du  latin, en é l im in an t  r ig o u re u se m e n t  tous  
les te rm e s  d ’orig ine é t ra n g è re ,  e t  m ê m e  en  m o 
difiant les m o ts  de source  ro m an e ,  de façon à 
le u r  re n d re  l’aspec t  ex tér ieu r ,  to u t  au  m o ins ,  des 
m o ts  la tins  co rre sp o n d a n ts .  Des sy s tèm e s  o r th o 

g rap h iq u e s  conçus  dans  u n  te l esp ri t ,  a b o u t is 
sa ien t  à u n e  r e p ré se n ta t io n  des  m o ts  n ’ayan t  so u 
vent q u ’u n  r ap p o r t  é lo igné avec leu r  p ro n o n c ia t io n . 
Ce défau t  se re tro u v e  m ê m e  chez des écrivains  sé 
r ieux  et m o d é ré s  tels que Cipar, dont la g ram m aire  

possède,  à beaucoup  d ’égards ,  une rée lle  valeur.  
Le sy s tèm e  d ’ép u ra t io n  à o u trance  r e ç u t  u n  m o 
m e n t  u n e  co n séc ra t io n  officielle p a r  la pub lica t ion ,  

s o u s  les ausp ices  de la  Socié té  acad é m iq u e ,  deve
n u e  p lu s  ta rd  l’A cadém ie R oum aine ,  du  D iction

n a ire  do L au r ia n  et Massim, do n t  tous  les te rm es  
n o n  la t ins  o n t  été so ig n e u sem en t  é l im inés .  Si de 

te l le s  te n d an c es  ava ien t  p réva lu ,  on  se ra it  arr ivé à 

avoir  en  R oum an ie ,  co m m e en  tfrèce , deux  id iom es 
différents ; à côté de la  langue  du peuple ,  de la  
langue natu re lle ,  une  langue  artificielle, inacces

sible à ceux  qui ne  sa u ra ien t  pas le français  et le



la tin .  H eu reu se m e n t  que  l ’exagéra t ion  m ê m e  de 
ces tendances  am en a  leu r  échec, auss i  bien  su r  le 

te r ra in  de la  g ram m aire  e t  du  vocabu la ire  que s u r  
ce lu i  de l ’o r th o g rap h e .  Il su bs is te  év id em m en t  en 
Roum anie ,  c o m m e dans  tous  les pays ,  du res te ,  
une  langue  l i t té ra i re  et une  langue popula ire ,  p lus  

différentes, il es t vrai,  q u ’ailleurs ,  parce  que le d é 
ve loppem en t  de la p re m iè re  s ’es t fait p resque  e n 

t iè rem en t  sous une  influence ex té r ieu re ,  celle de 
l 'Occident, et que bon  n o m b re  de c e u x  qui la p a r 

len t  et l ’éc r iven t ont fait leu rs  é tudes  à l ’é t ra n g e r ;  
m a is  on a défin itivem ent renoncé  à la  la t in isa tion  

artificielle, et p lu s ie u rs  des m e il le u rs  écrivains 
s ’efforcent m ê m e  de rap p ro c h e r  le p lu s  possib le  
la langue  qu 'i ls  écr iven t,  de celle que p ar le  la 
g rande  m a jo r i té  de la  nat ion .  Au po in t  de vue de 

l ’o r th o g rap h e ,  u n  m o u v e m e n t  qui p o u r ra i t  avoir 
de t rè s  bons  résu lta ts  m a is  qui j u s q u ’à p ré se n t  ne 
possède  encore  q u ’u n  n o m b re  re s t r e in t  d ’adhé ren ts  
s ’es t m an ifes té  en  faveur  de l ’adoption  d ’un  sys

tèm e r ig o u re u se m e n t  p h o né t ique ,  dans lequel 

chaque  son  se ra it  rep ré se n té  p a r  u n  s igne u n ique  

e t  fixe. Malgré tou t ,  une  assez g ran d e  confus ion  

règne  encore  s u r  ce te rra in ,  et l ’o r th o g ra p h e  de 
l ’A cadém ie ro u m ain e ,  basée  s u r  un  com prom is  
en tre  l ’é tym olog ie  et le p h o n é t ism e ,  es t encore 
b ien  loin d ’être acceptée  par  tou t  le m o n d e  en



deh o rs  des  sphères  de l ’e n se ig n e m en t  officiel.
De Transy lvanie ,  le m o u v e m e n t  in te llectuel r o u 

m a in  p é n é tra  dans les p r inc ipau té s .  Dans les pre- 

m iè re sa n n ée s  de no tre  siècle, nous  voyons se fonder 
l ’en se ig n e m en t  seconda ire  en  langue  ro u m ain e  sous 
la  fo rm e m odes te  d ’écoles d ’arpen tage  , d irigées 
à B ucares t par  Lazar, u n  T ransylva in ,  et à Iassi, 
par  Asaki, Moldave de naissance,  qui avait étudié 

en Autriche, pu is  à Rom e. La chu te  des fanario tes  
et leu r  rem p lace m e n t  p a r  des p r inces  indigènes 

devaient n éc es sa i rem en t  d o n n e r  u n  vif esso r  à la 
cu l tu re  nationale ,  b ien  que l ’occupa t ion  et le p ro 

te c to ra t  ru sse  eu s sen t  in trodu i t  dans les pays  ro u 
m a in s  le sy s tèm e  de c o m p re ss io n  m ora le  et de 
méfiance à l ’égard  des choses  de l’espri t  qui es t de 

trad ition  en  Russie . Nous voyons cependan t,  
en  1829, les débu ts  d ’une b ran c h e  li t té ra ire  qui 
p re n d ra  p lus ta rd ,  sous  une légis la tion  libérale ,  
u n e  ex tension  cons idérab le  : la  p resse .  Asaki 
fonde, à Iassi,  l 'Abeille roumaine  (Albina ro m à -  

neasca), e t  Eliade R âdulescu ,  à Bucares t,  le Cour
rier Roumain  (Curiorul rom ânesc) .

La p rem ière  par t ie  du  m o u v e m e n t  de ren a is 
sance ro u m ain e  s ’é ta i t  p rodu ite  p r inc ipa lem ent su r  
le te rra in  de la  langue  et de l ’en se ignem en t  ; avec 
la  pér iode  qui s ’é tend  de 1830 à 1866, les p réoc

cupa tions  po lit iques p ren n e n t  le p re m ie r  rang,



l ’étude de l’h is to ire  et des  t rad i t io n s  n a t iona les  es t 
pa r t ic u l iè re m e n t  en  h o n n e u r .  C o g â ln ic e a n , qui 
d ev ien d ra  l ’u n  des h o m m e s  po li t iques  les p lus  

ém inen ts  de la R oum an ie ,  s ’occupe, à côté d ’au tre s  
travaux  in sp iré s  p a r  les beso ins  du m o m e n t ,  
de pub lie r  les anc iennes  ch ron iques  ro u m a in e s ;  
Nicolas Bâlcescu éc r i t  son Histoire des Roumains 
sous Michel le Brave. Les au tres  b ran c h es  de la 

l i t té ra tu re  n e  son t  pas  cep en d an t  oubliées  et la 
poés ie,  n o ta m m e n t ,  n o u s  offre les n o m s  d ’Eliade 
R âdu lescu ,  d ’Asaki, de Const.  Negruzzi,  de C. Bo- 

liac, du  transy lva in  M ureshan ,  l ’a u te u r  de la cé

lèb re  m a rc h e  de 18484, devenue  p re sq u e  le chan t  
na t ional  des  R oum ains .

Dans la période con tem pora ine ,  que l ’on  peu t  
faire  co m m e n c e r  au  m o m e n t  de l ’u n io n  des deux 
p r inc ipau tés ,  la R oum an ie ,  m a îtresse  d 'e l le -m êm e, 
a s su ré e  de l ’av e n ir ,  p o u rv u e  d ’in s t i tu t ions  l ibé 

ra les ,  p e u t  d o n n e r  tous  ses so ins  à son déve loppe
m e n t  m ora l  aussi b ien  que  m a té r ie l .  Des écoles 
se fondent p o u r  tou tes  les b ranches  de l ’en se ig n e 
m e n t  et, à le u r  tê te ,  s ’élèvent les deux  un ive rs i té s  

de B ucares t et  de Iassi .  Les R oum ains ,  qui depu is  

le co m m e n c e m e n t  du  siècle sont allés c h e rc h e r  en 
France ,  en  A llem agne ,  en  A utr iche ,  les enseigne-

1 D esceapta-te , Rom ane. (R év e ille -to i, Roum ain.)



m e n ts  de la sc ience o c c id e n ta le , c o m m e n c e n t  à 
vo ler  de leu rs  p ro p re s  ailes, e t  n o u s  t rouvons  a u 
jo u r d ’h u i ,  dans  les différentes sp h è re s  de l ’ac ti
vité in te llectuelle ,  des  ho m m e s  don t la sc ience est 
es t im ée, m ê m e  en deho rs  des lim ites  é tro i tes  de 
leu r  pa t r ie ,  dos ph i lo logues  co m m e M. H asdèu, 

des h is to r iens ,  c o m m e M. Tocilescu, auque l la 
R oum an ie  doit de p réc ieu se s  découver tes  a rc h éo 
log iques,  MM. U rechia  et Xenopol, auxque ls  on 
doit  a jo u te r  M. D. Stourd/.a, bien  que  son  acti

vité p o l i t ique  l ’ai t  souven t d é to u rn é  des t r a 
vaux d ’o rd re  p u r e m e n t  sc ientil ique, des cr i t iques  
c o m m e M. Titu  Maiorescu, l’un  des éc r ivains  qui 

ont le p lu s  co n tr ib u é  à fixer d ans  sa véritable  

voie, la langue  li t té ra ire  ro u m ain e .
S u r  le te r ra in  de la l i t té ra tu re  p u r e ,  la p réfé

rence  accordée  p a r  le public  le t tré ,  m a scu l in  ou 

fém in in ,  aux œ uvres  é t ra n g ères ,  e t  s u r to u t  aux  
œ uvres  f rança ises  que tout R o u m ain  in s t ru i t  est 
en  état de lire en  orig ina l,  a  nu i ,  dans u n e  ce r

ta ine m e su re ,  à l 'activité des a u te u rs  ro u m ain s .  
P lu s ie u rs  n o m s  m é r i te n t  ce p en d a n t  d ’être  c i tés ,  
su r to u t  dans  le dom aine  de la  poésie, ad m ira b le 
m e n t  servie p a r  u n e  langue  si express ive  et si 

h a rm o n ie u se .  Ils son t tous  do m in é s  p a r  celui du  
g rand  poète  A lexandri,  m o r t  en  1890, et que 
M ontpellier  se souv ien t encore d ’avoir cou ronné



douze ans a u p a rav an t  (en 1878) lors de ses fêtes 
la t ines .  S ’in sp i ra n t  s u r to u t  de la  poésie  po p u 

la ire  don t il a su  s ’ap p ro p r ie r  le ch a rm e  s im ple  et 
p é n é t r a n t ,  Alexandri cu ltiva  cep en d an t  avec u n  

égal succès  les au t re s  gen res ,  la poés ie  ép ique,  

dans ses légendes  e m p ru n té e s  à l ’h is to ire  a n 
cienne ou con tem p o ra in e  de la  R o u m an ie ,  et 
m ê m e  la  poés ie  d ram a tiq u e ,  assez déla issée  j u s 
q u ’à p ré se n t  p a r  les écrivains  ro u m a in s .  Après 
Alexandri,  on  p e u t  n o m m e r  E m inescu ,  qui la isse 
vo ir  sous l’h a rm o n ie  de ses vers  to u te  la tr is tesse  
de son  âm e,  puis,  J a cq u e s  Negruzzi, et, p a rm i les 

p lus  récen ts ,  Cosbuc et Al. V lahu tsa .

La p rose  a été p r in c ip a le m en t  cultivée sous 
fo rm e de ro m a n s  et de nouvelles  p a r  J .  Creanga 

et J. N eg ruzz i ,  pu is ,  p a rm i les éc r ivains  de la 
je u n e  généra tion ,  p a r  AL V lahu tsa ,  B.-S. Dela- 

v raneea ,  J. Carageale, u n  des ra re s  a u te u r s  d r a 
m a tiq u e s  ro u m ain s .  T ous ,  à le u r  m é r i te  l i t té 
r a i re ,  jo ig n e n t  celui de p ren d re  le u rs  su je ts  dans 

les différentes classes  de la société  ro u m a in e  
q u ’ils n o u s  dép e ig n e n t  le p lu s  souven t,  m a lh e u 

re u se m e n t ,  d ’un  po in t  de vue u n  peu  trop p ess i
m is te .  Le décep tionnisme, su ivan t le te rm e  em ployé  
par  u n  cr it ique de ta len t ,  M. D obrogeanu-G herea ,  

dom ine  la  l i t té ra tu re  co n tem pora ine  de la R o u 
m an ie .



Quelque rap ide  q u 'a i t  été cette esquisse ,  on 
s ’é to n n e ra i t  de n ’y pas  voir  f igurer la g rac ieuse  
p ro tec tr ice  des le t tres  ro u m ain es ,  S. M. la  reine 
E lisabeth .  Les œ uvres  de la royale  Muse des Car- 
pa tes ,  sont,  en  effet, b ien  que la m o in d re  par t ie  

s e u lem en t  en  ait  été écrite en ro u m ain ,  consacrées 
p re sq u e  tou tes  à la  vie, à la n a tu re ,  au x  légendes 
de sa pa tr ie  d ’adoption ,  q u ’elles on t g ran d e m en t  

c o n t r ib u é  à faire conna ître  et appréc ie r .  C’es t 
donc  s u r  le nom  de Carm en  Sylva, qui,  au  pays  

des F é l ib re s ,  com pte  tan t  d ’a d m ir a te u rs ,  que je  

te rm in e  cette étude.

M ontpellier, avril 1898.

„,UOjHfC
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