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A Y A N T - P R O P O S

En ce moment où je vois paraître mon ouvrage dans la série des 
«Études Oungro-Helléniques», je; crois devoir exprimer mes remerciements 
les plus sincères à tous ceux qui, par leurs encouragements généreux, m'ont 
aidé à le mener à bonne fin. Le dépouillement des textes a été commencé 
en 1930, sur le conseil de M. Carlo Tagliavini, professeur, à cette époque, 
à Γ Université de Budapest (actuellement à V Université de Padoue), qui 
avait bien voulu attirer mon attention sur cette lacune des études de linguisti
que roumaine (cj. Enciclopedia Italiana, XXX,  p. 25). En 1937, après 
sept ans de travail, j'ai décidé de rédiger le texte définitif de cet essai de 
synthèse, le premier qu'on ait consacré aux mots d'origine néo-grecque de 
l'époque des Phanariotes. Dans cette tâche j'ai été soutenu par la bien
veillance et les suggestions utiles de M. Louis Tamás, professeur de philo
logie romane à V Université de Budapest, ainsi que par celles de M. Alexandre 
Eckhardt, professeur de langue et de littérature françaises à la même Uni
versité, qui ont droit tous deux à ma plus profonde reconnaissance. Au prin
temps 1938 j'ai joint le manuscrit de mon ouvrage à la demande que j'ai 
présentée à l'Université de Budapest pour passer mon habilitation de privat- 
docent. En mai et juin 1938, j'ai pu compléter ma documentation à Borne, 
à V Académie de Boumanie, grâce à l'amabilité de M. Emile Panaïtescu qui 
m'a permis de fréquenter la riche bibliothèque de cet institut. C'est également 
à Borne que M. Tagliavini, mon ancien maître, a bien voulu relire la partie 
théorique du présent volume, et que le comte D. Trivolis, lecteur de grec 
moderne à V Université de Païenne, s'est chargé de contrôler toutes les étymolo
gies proposées dans le Lexiquel. Bentré à Budapest, j'ai pu largement profiter 
des excellents conseils de M. Jules Moravcsik, professeur de philologie grecque 
à l'Université de Budapest et de ceux de M. André Horváth, privat-docent 
de philologie néo-grecque à la même Université, qui se sont donné la peine 
de relire à plusieurs reprises mon texte et d'y apporter de nombreuses retou
ches. Je tiens à exprimer ma gratitude toute particulière à M. Moravcsik

1 Depuis, il a bien voulu consacrer à mes recherches un article très compré
hensif (« Λαδισλάον Γκάλντη Tà νεοελληνικά στοιχεία στη ρουμανική γλώσσα τού 
17—1S αίώνος », Το Νέον Κράτος, 1939, ρρ. 1639—42).
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qui m'a fait le très grand honneur d'admettre cette étude parmi les publi
cations de son Institut, ainsi qu'à M. Tagliavini qui a bien voulu relire 
les épreuves et les accompagner de ses observations dont j'ai encore pu faire 
état avant V impression.

Ma documentation est fondée en grande partie sur les ouvrages que 
fa i consultés dans la Bibliothèque de T Uhiversité de Budapest. Son direc
teur, M. Ivan Pasteiner a toujours témoigné à mes recherches un intérêt 
vigilant et compréhensif. Qu'il veuille trouver ici Γassurance de ma cha
leureuse reconnaissance. Pendant mes séjours à Arad, j'ai pu compléter 
mes matériaux dans la bibliothèque du «Palatul Cultural·) dont le directeur, 
M. Lazare Nichi m'a offert un appui très précieux.

Budapest, janvier 1939.
Ladislas Gàldi.



ABRÉVI ATI ONS

AAF.= Anuarul Arhivei de Folclor, I—IV. Bue. 1932—37.
Adam. Neol. =  Gh. Adamescu, Adaptarea la mediu a neologismelor, Bue. 1938. 
ADDR. =  N. Iorga, Anciens documents de droit roumains, I—II. Paris—Bue. 

1929—30.
AECO. =  Archívum Európáé Centro-Orientalis, Budapest, 1935 sq.
AIIN. =  Anuarul Institutului de Istorie Nationals, Cluj, 1922 sq.
A. Ivir. Didahii=A. Ivirénul, Didahiile (éd. C. Erbiceanu), Bue. 1888.
Al. Pr. =  V. Alecsandri, Prosa, Bue. 1875.
Al. Scr. =  V. Alecsandri, Serisori, publ. par II. Chendi et E. Carcalechi, I. Bue. 1904. 
Al. T. =  V. Alecsandri, Opéré complete, Teatru, Bue. 1904—8.
Am an=N. Iorga, Corespondenta lui Dimitrie Aman negustor din Craiova (1794— 

1834), Bue. 1913.
Anul 1848 =  Anul 1848 în Principatele Románé, I—VI. Bue. 1902—10.
Ap. Vers. =  N. I. Apostolescu, L’ancienne versification roumaine, Paris, 1909.
AR. Bra§ov=N. Iorga, Acte româneçti §i cîteva greceçti din archivele companiei 

de comert oriental din Braçov, Vâlenii-de-Munte, 1932.
Arch. Rom. =  Archivum Romanicum, 1917 sq.
Arh. Bas. =  Arhivele Basarabiei, I, VI—VII. Chiçinàu, 1920 sq.
Arh. 01t. =  Arhivele Olteniei, I—XV. Craiova, 1922 sq.
Arh. R. =  Archiva românéscâ (réd. par M. Kogálniceanu), I—II. Ia§i, 1860—62. 
Aricescu =  C. D. Aricescu, Istoria revolutiunii romane de la 1821.
BA. =  Balkan-Archiv, I—IV. Leipzig, 1925—28.
Bacovia=Gh. Bacovia, Poezii (Plumb—Scântei galbene), Bue. s. d.
Barcianu=S. P. Barcianu—D. P. Barcianu, Dictionar román—german, 1 .1910, IL 1905. 
Batthyány, Const. =  Gr. V. Batthyány, Reise nach Constantinopel, Pesth, 1910. 
Batthányi, LTt. =  Gr. Batthyáni Vincze Utazása, Pest, 1818.
Bauer=M. de B.*** (Bauer), Mémoires historiques et géographiques sur la Valachie. 

Neufchâtel, 1781.
Beid. A vel=A . Beldiman, Moartea lui Avel, Buda, 1818.
Beid. Or. =  A. Beldiman, Tragodia lui Orest, Buda, 1820.
Beid. Trag. =  A. Beldiman, Tragodia Moldavei, Cron. (éd. M. Kogálniceanu), III. 
Beza, Athos=M. Beza, Biblioteci mânàstireçti la muntele Athos, Ac. Rom. Sec(. 

Lit. Ser. III. T. VI. 3, Bue. 1936.
BH. =  I. Bianu—N. Hodoç, Bibliográfia românéscâ veche, I—IL III. 1—2. Bue. 

1903—12.
Bibic. =  I. G. Bibicescu, Poesii populäre, Braçov, s. d.
Bibi. R.==Biblioteca româneascâ (éd. Zaharie Carcalechi), Buda, 1829—34. 
BIFR.-=Buletinul Institutului de filologie rominä «Alexandru Philippide», III—IV, 

Ia§i, 1936—7.
BL. =  Bulletin Linguistique, I—VI. Bue.—Paris, 1933 sq.
BM. =  G. Baritiu—G. Munteanu, Dictionariû germano—romänü, I—IL Braçov, 1853. 
Bobb =  I. Bobb, Dictionariu rumanesc, latinesc si unguresc, I—IL Clus, 1822—3. 
Bogdan—Duicá, Lazär=G. Bogdan—Duicá, Gheorghe Lázár, Ac. Rom., Mem.

Sect- Lit. Série III. T. I. 1924.
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Bőgd. P. =  N. A. Bogdan, Poveçti §i Anecdote din popor, Iaçi, s. d.
Bol. =  D. Bolintineanu, Opere complete. Poezii, Buc. 1905.
Boscovich=R. Gi. Boscovich, Giornale di un viaggio da Constantinopoli in Polonia 

(1784), Ur. XXIV.
Brät. L. D. =  I. A. Brätescu—Voineçti, In lumea dreptätii, Ia§i, 1907.
Breazu, Pov. =  I. Breazu, Povestitori ardeleni §i bänäteni pânà la unire, Cluj, 1937.
Brighenti=E. Brighenti, Dizionario greco moderno, Roma, I. 1927.
BS. =  I. Bianu—D. Simionescu, Bibliográfia romäneascä veche, T. III. Fase. I l l— 

VIII. Buc. 1936.
Budai—Carda§=I. Budai—Deleanu, Tiganiada (éd. Gh. Cardaç), Buc. 1925.
Budai—Del. Tig- =  I· Budai—Deleanu, Tiganiada sau tabára tiganilor (éd. I. Pillát), 

Pagini alese. Serie noua. 11—12. Buc. 1935.
Buturas=Ath. Buturas, Ein Kapitel der hist. Grammatik der griechischen Sprache, 

Leipzig, 1910.
Βυζ. =  Σκ. Βυζάντιος, Λεξικόν τής καθ’ ημάς διαλέκτου, 1874.
ΒΖ. =  Byzantinische Zeitschrift, 1892 sq.
Cal. Basm. =  Calendarul Basmelor, Buc. 1875.
Cäl. Op. Em. =  G. Cälinescu, Opera lui M. Eminescu, I—V. Buc. s. d.
Cäl. V. Em. =  G. Cälinescu, Viata lui M. Eminescu, Buc. s. d.
Camariano, Negr. =  N. Camariano, Primele incercâri literare ale lui C. Negruzzi 

§i prototipurile lor greceçti, Buc. 1935.
Camariano, Poez. = A. Camariano, Influenta poeziei lirice neogreceçti asupra celei 

româneçti, Buc. 1935.
Cant. Gâlc. =  D. Cantemir, Operele, V. Buc. 1878.
Cant. Hr. =  Hronicul vechimii a Romano—Moldo—Vlahilor, D. Cantemir, Operele. 

VIII. Buc. 1901.
Cant. Ist. Ier. =  Istoria ieroglificä, D. Cantemir, Operele, VI. Buc. 1883.
Capidan, Megl. =  Th. Capidan, Meglenoromânii, I—II. Buc. 1925—8.
Capidan, Nom. Suff =T h. Capidan, Die nominalen Suffixe im Arom. Leipzig, 1909.
Capidan, Rom. balc. =  Th. Capidan, Romanitatea balcanicä, Ac. Rom. Discursuri 

de receptie, LXVII. Buc. 1936.
Capos=C. Capos, Nouvelle grammaire grecque, Heidelberg—Paris, 1906.
Car. Mom.= I. L. Caragiale, Momente, schice, amintiri. Buc. 1908.
Car. Nuv. =  I. L. Caragiale, Opere I—IL (éd. P. Zarifopol), Buc. 1930—31.
Car. Sch. =  I. L. Caragiale, Schice noué, Buc. 1910.
Car. T4. =  I. L. Caragiale, Teatru, I—IL (éd. 4), Buc. 1922.
Cardaç, Ant. =  Gh. Carda§, Poezia romäneascä delà origine pänä in zilele noastre 

(1673—1937), I—II. Buc. 1937.
Carra=J. L. Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, Neufchâtel, 1781.
Cärtojan, Erotocrit=N. Cartojan, Poema cretanä Erotocrit in literatura romäneascä 

§i izvorul ei necounoscut, Ac. Rom. Mem. Sect- Lit. Ser. I l l ,  T. VI. 4, 1935.
Cat. ms. =  I. Bianu, Catalogul manuscriptelor româneçti, I—III. Buc. 1907—1931.
CC. —Codrul Cosminului, VII—VIII, Cernäuti.
Chiaro=Del Chiaro, Storia delle moderne rivoluzioni della Valachia, Venezia, 1718.
Ciauçanu, Vâlcea=G. F. Ciauçanu, Glosar de cuvinte din judetul Vâlcea, Ac. Rom. 

Mem. Sect. Lit. Ser. I l l, T. V. 3. 1930.
Cihac=A. de Cihac, Dictionnaire d’étymologie daco—romane, I—IL Francfort, 

1870—79.
Cioränescu, Depär. =  Al. Cioränescu, Alexandru Depäräteanu, Ac. Rom. Mem. Sect- 

Lit. Ser. III. T. VII. 9, 1936.
CL. =  Convorbiri Literare, Ia§i—Buc. 1867 sq.
CMGr. =  C. Litzica, Catalogue manuscriptelor greceçti, Bucureçti, 1909.
Cocea, Fee. slugä=N. D. Cocea, Fecior de slugä, Buc. 1932.
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Coinert Mold. =  Din trecutul comertului moldovenesc §i mai ales al celui ieçan, 
Ia§i, 1925.

Conachi, Alc. =  C. Conachi, Alcätuiri §i tálmáciri, Ia§i, 1856.
Gond. Carageà=Condica din dilele mariéi sale . . . Ioanu George Caragea Voevodu, 

Tez. II. pp. 345—401.
Cond. Genov. =  N. N. Condeescu, La légende de Geneviève de Brabant et ses ver

sions roumaines, Bue. 1938.
Cond. Yps. =  Condica din dilele mariéi sale preluminatuluï §i preînnaltuluï nostru 

domnü Ion Costandinü Alexandru Ypsilantü Voevodü, Tez. II. pp. 303—344.
Condeescu, Altidalis=N. N. Condeescu, Istoria lui Altidalis §i a Zelidiei, Ac. Rom. 

Mem. Sect- Lit. Ser. I l l, T. V. 5, 1931.
Const. Cant. =  Operele lui Constantin Cantacuzino (éd. N. Iorga), Bue. 1901.
Const. Cáp. =  Istoriile Domnilor Tärii Romaneçti scrise de Constandin Capitanul, 

Mag. Ist. I—II.
Crainic, Darurile=Nichifor Crainic, Darurile pamântului, Bue. s. d.
Cron. =  Cronicele României (éd. M. Kogälniceanu), I—III.2 Bue. 1872—4.
Cuget. Oxenst. =  D. Muraraçu, Eminescu §i Oxenstiern, Fät. Fr. XI. 244—55.
D .= A . Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν τής 'Ελλ. γλώσσης, I—V. Athènes, 1933—8.
DA. =  Dictionarul limbii románé publ. de Ac. Rom. Buc. 1913 sq.
Dal. =  I. Dalametra, Dictionar macedo—román, Buc. 1906.
Damé=Fr. Damé, Nouveau dictionnaire roumain—français, I—IV. Buc. 1893—95.
Damé, ND. =  Fr. Damé, Nouveau dictionnaire roumain—français, Buc. 1905.
Davidescu, Cons. =  N. Davidescu, Conservator & Cia, Buc. s. d.
Daviers= Daviers, Dictionnaire français et grec vulgaire, Paris, 1830.
Debr. Sz.=  Debreceni Szemle, Debrecen, 1927 sq.
Dehèque=F. D. Dehèque, Dictionnaire grec moderne français, Paris, s. d.
Del. P. =  B. §t. Delavrancea, Parasitii, Buc. 1893.
DEMR. =  G. Pascu, Dictionnaire étymologique macédo—roumain, I—II. Iaçi, 1925.
DEnc. =  I. A. Candrea—Gh. Adamescu, Dictionarul enciclopedic ilustrat «Cartea 

Româneascâ» Buc. s. d.
Dion. Ecl. =  Dionisie Eclisiarhulü, Chronografulü Tiereï Rumânescï, Tez. II. 

159—236.
Doc. Bârl. =  I. Antonovici, Documente Bärlädene, I—IV. Bârlad, 1911—24.
Doc. Bas. =  Documente din Basarabia, rec. par. P. S. Visarion Puiu, C. Tomescu, 

§t. Berechet, §t. Ciobanu, Chiçinâu, 1928.
Doc. Call. =  N. Iorga, Documentele privitoare la família Callimachi, I—II. Buc. 1902—3.
Doc. Camp. =  T. V. Stefanelli, Documente din vechiul ocol al Câmpulungului 

moldovenesc, Buc. 1915.
Doc. Cant. =  N. Iorga, Documentele privitoare la família Cantacuzino, Buc. 1902.
Doc. Mano=C. G. Mano, Documente din secolele al XVI-lea—XIX-lea privitoare 

la família Mano, Buc. 1907.
Doc. Putn. =  Documente Putnene, I—II. Chiçinâu, 1929—31.
Doc. §chei=St. Stinghe, Documente privitoare la trecutul Romînilor din §chei, 

I—IV. Braçov, 1901—3.
Doc. T el.=N . Iorga, Documente de pe Valea Teleajenului, Valenii-de-Munte, 1925.
Doc. Vr. =  C. D. Constantinescu—Mirce§ti §i H. H. Stahl, Documente vrâneene, 

I. Buc. 1929.
DR. =  Dacoromania, Cluj, 1921 sq.
Driault—Lhéritier=E. Driault—M. Lhéritier, Histoire diplomatique de la Grèce 

de 1821 à nos jours, I—V. Paris, 1925—6.
Du Cange=Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis, Breslau, 1891.
Dum. Varl. =  Istorie a Tärii Rumâneçti (delà 1769—1774) de biv vel stolnicul 

Dumitrachi (éd. V. A. Urechià), Anal. Ac. Rom. Ser. II. 10, Buc. 1889.
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Eftimiu, Coco§ul=V. Eftimiu, Cocoçul negru, Buc. 1920 (première représentation 
en 1912).

Eftimiu, Dragom. =  V. Eftimiu, Dragomirna, Buc. 1930.
Eftimiu, Omul=V. Eftimiu, Omul care a väzut moartea, Soc. autorilor dram, 

rom. 5. Buc. 1928.
En. Kog.=Enachi Kogälniceanu, Cronicä, Cron. III.
E PhK .= Egyetemes Philologiai Közlöny, Budapest, 1877 sq.
Erbiceanu, Cr. gr. =  C. Erbicénu, Cronicarii greci, Buc. 1890.
Facà, Fr. =  C. Facà, Frantuzitele, Buc. 1906 (comédie écrite en 1833).
Fat—Fr. =  Fát—Frumos, Cernáuti, 1926 sq.
Fii. Cere. Doc. =  I. C. Filitti, Cercetári §i documente privitoare la istoria principa- 

telor Románé, Buc. 1935.
Fil. Cioc. =  N. Filimon, Ciocoi vechi §i női (éd. E. Lovinescu), Buc. 1930.
Fii. Doc. Reg. Org. =  I. C. Filitti, Documente din vremea Regulamentului Organic, 

Buc. 1935.
Flajáhans=V. Flajshans, Klaret a jeho druzina, I—II. 1926.
Furnicá, Comert=D. Z. Furnicá, Din istoria comertului la Románi. Mai ales 

bäcänia, Buc. 1908.
Furnicä, Doc. =  D. Z. Furnicá, Documente privitoare la comerRil românesc (1443— 

1868), Buc. 1931.
Galact. Rox. =  G. Galaction, Roxana, Buc. s, d.
Gamillscheg, §erb. =  E. Gamillscheg, Die Mundart von §erbäne§ti—Tituleçti, J en a -  

Leipzig, 1936.
GCr. =  M. Gaster, Chrestomatie românà, I—II. Leipzig—Buc. 1891.
Geagea=Chr. Geagea, Elementul grec ín dialectul aromán, CC. VII.
Gen. Cant. =  N. Iorga, Genealógia Cantacuzinilor de Banul Mihai Cantacuzino, 

Buc. 1902.
Gheorgh. Log. =  Gheorghachi, Condica, Cron. III.
Gherghel, Goethe=I. Gherghel, Goethe in literatura romänä, Mem. Sect. Lit. Ser. 

I l l ,  T. V. 8, 1931.
Ghib. B. V. =  Gh. Ghibánescu, Baba Vodoia §i Dascálul Dumitrachi, Ia§i, 1825.
Ghib. IZ. =  Gh. Ghibánescu, Ispisoace §i Zapise I—VI. Ia§i, 1906—1931.
Ghib. SI. =  Ch. Ghibánescu, Surete §i Izvoade, I—XXV. Iaçi, 1906—1933.
Ghicá, Scr. =  I. Ghicá, Serisori cátre V. Alexandri, Buc. 1905.
Giurescu=C. C. Giurescu, Istoria Românilor, I—II. Buc. 1935—7.
Gombocz—Melich, EtSz. =  Z. Gombocz—I. Melich, Magyar Etymologiai Szótár, 

Budapest, 1914 sq.
Gorovei, Boto§ani=A. Gorovei, Monográfia ora§ului Botolani, Botolani, (1926).
Gorovei, Contrib. =  A. Gorovei, Contributii la istoria literará, Ac. Rom. Mem. Sect- 

Lit. Ser. III. T. VI. 9, 1933.
Gorovei, Contrib. Stam ati=A. Gorovei, Contributii la biográfia lui Constantin 

Stamati, Ac. Rom. Mem. Sect- Lit. Ser. III. T. V. 7, 1931.
Gorovei, Ierotheiu=A. Gorovei, Ierotheiu, Episcopul Huçilor, Ac. Rom. Mem. Sect- 

Lit. Ser. III. T. VI. 11, 1934.
Gorovei, Millo=A. Gorovei, Artistul Matei Millo, Ac. Rom. Mem. Sect. Lit. Ser. 

III. T. VI. 3, 1932.
Gr. N. =  I. A. Candrea—Ov. Densuçianu—Th. D. Sperantia, Graiul Nostru I—II. 

Buc. 1906—8.
Grec. =  R. Greceanu, Istoria Tärii Romäne§ti de la 1689—1700, Mag. 1st. IL
Hane§, L. lit. =  P. V. Hane§, Desvoltarea limbii literare romíné in prima jumätate 

a sec. al XlX-lea. Buc. 1904.
Hardy=L. Hardy, Újgörög elemek az albán nyelvben (Gli elementi neoellenici 

nella lingua albanese), Budapest, 1935,
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Hatzidakis, Einl. =  G. Hatzidakis, Einleitung in die neugr. Grammatik, Leipzig, 1892. 
Hatzidakis, MNE. =  G. Hatzidakis, Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά, Athènes, I—II. 

1905—7.
Hauterive=Comte d’Hauterive, Mémoire sur l’état ancien et actuel de la Moldavie 

(1787), Bue. 1902.
HEMR. =  B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romániáé, I—III. Bue. 1886—96. 
Hép. =  ’M. Ήπίτης, Λεξικόν έλλψογαλλικόν τής λαλουμένης έλληνικής γλώσσης, I—III. 

Athènes, 1909.
Hesseling=D. C. Hesseling, Les mots maritimes empruntés par le grec aux langues 

romanes, Amsterdam, 1903.
HL. =  hapax legomenon.
Hurez =  N. Iorga, Hîrtii din Arhiva mänästirii Hurezului, Bue. 1907.
Hurm. =  E. Hurmuzaki, Documente privitoare istoria Românilor, XIV. 1—3. 

Bue. 1915—36.
len. Väcär. IIO. =  I. Väcärescul, Istorie a preputernicilorü inperatï othomanï, Tez. IL 
len. Väcär. Tr. =  Trâmbita Românéscà, Anal Ac. Rom. IL T. XXXVII. 1914. 
7/1. =  'Ιστορικόν Λεξικόν τής έλληνικής γλώσσης, I. Athènes, 1935.
INec. =  Ion Neculce, V. Ia§i.
Iorga, XVIII. =  N. Iorga, Istoria literaturii romíné in secolul al XVIII-lea I—II. 

Buc. 1901.
Iorga, XIX. =  N. Iorga, Istoria literaturii româneçti in veacul al XlX-lea I—III. 

Buc. 1907—9.
Iorga, Acte Ardeal—Moldova=N. Iorga, Acte româneçti din Ardeal privitoare in 

cea mai mare parte la legäturile Secuilor cu Moldova, Buc. 1916.
Iorga, Am. =  N. Iorga, Amintiri din Italia, Buc. 1895.
Iorga, Boier de prov. =  N. Iorga, Un boier de provincie in timpul Eteriei §i Regula- 

mentului Organic, Ac. Rom. Mem. Sect. 1st· HI· T. IX. 7, 1929.
Iorga, Buc. =  N. Iorga, Bucure§ti de acum un veac dupä románul unui avocat 

(I. E. Bujoreanu), Ac. Rom. Mem. Sect- 1st. III. T. XVI. 9, 1935.
Iorga, Byz.—Balk. =  N. Iorga, Formes byzantines et réalités balkaniques, Paris-^ 

Buc. 1922.
Iorga, C. Evnom ie=N. Iorga, Un reprezentant al elenismului in Moldova sub 

vechiul regfrn : Constantin Evnomie, Anal. Ac. Rom. T. X XX IX. Mem. 
Sect- 1st. 1917.

Iorga, Cant. =  N. Iorga, Despre Cantacuzini, Buc. 1902.
Iorga. Cârti=N. Iorga, Cärti §i scriitori romani din veacurile XVII—XIX. Anal.

Ac. Rom. XXIX. Mem. Sect- Lit. 1906. 
iorga, Chip. ic. =  N. Iorga, Istoria Romînilor in chipuri §i icoane I—IL Buc. 1905. 
Iorga, Contrib. =  N. Iorga, Contributii la istoria literaturii române in veacul al 

XVIII-lea §i al XlX-lea, Anal. Ac. Rom. Ser. IL T. XXVIII. Mem. Sect- 
Lit. 1906.

Iorga, Contrib. înv. =  N. Iorga, Contributii la istoria invätämäntului in tarà çi in 
sträinätate (1780—1830). Anal. Ac. Rom, Ser. IL T. XXIX. Mem. Sect- 
Lit. Buc. 1906.

Iorga, Cugetâtor=N. Iorga, Un cugetàtor politic moldovean din jumätatea seco- 
lului al X lX -lea: §tefan Scarlat Däscälescu, Ac. Rom. Mem. Sect- 1st. Ser. 
III. T. XIII. 1, 1932.

Iorga, Fem ei=N. Iorga, Via(a femeilor in trecutul romänesc, Välenii-de-Munte, 1910. 
Iorga, Form. =  N. Iorga, Formularul fanariot, Ac. Rom. Mem. Sect- 1st. Ser. III. 

T. XVII. 5, 1935.
Iorga, GRV. =  N. Iorga, Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner 

Staatsbildungen, I—II. Gotha, 1905.
lorga, HEB, =  N. Iorga, Histoire des Etats Balkaniques jusqu’à 1924, Paris, 1925.
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Iorga, IRC. =  N. Iorga, Istoria Românilor prin cälätori, I—IV. Buc. 1928.
Iorga, 1st. biser. =  N. Iorga, Istoria bisericii româneçti §i vietii religioase a Români

lor I—II. Välenii-de-Munte, 1908—9.
Iorga, 1st. inv. r .= N . Iorga, Istoria invätämäntului romänesc, Buc. 1928.
Iorga, Kotzebue=N. Iorga, Wilhelm von Kotzebue §i momentul de prefacere 

modernä a societätii moldovene§ti, Ac. Rom. Mem. Sect. Lit. Ser. III. T. 
XV. 9, 1934.

Iorga, Lit. Cont.=N. Iorga, Istoria literaturii româneçti contemporane, I—II. 
Buc. 1934.

Iorga, Mor.=N. Iorga, Cronica expeditiei Turcilor in Moreea in 1715, Buc. 1913. 
Iorga, Neg. Me§t. =  N. Iorga, Negotul §i me§te§ugurile in trecutul romänesc, Buc. 

1906.
Iorga, P lace=N . Iorga, La place des Roumains dans l’histoire universelle, I—IL 

Buc. 1935.
Iorga, Politicianism =  N. Iorga, Din istoria politicianismului román, Ac. Rom. Mem.

Sect. 1st. Ser. III. T. VIII. 14. Buc. 1930.
Iorga, Prig. =  N. Iorga, O prigonire politicä sub Fanaristi, Buc. 1925.
Iorga, Scris. Me§t. =  N. Iorga, Serisori §i zapise de meçteri români, Buc. 1926. 
Iorga, Scris. Brânc. =  N. Iorga, Serisori de familie ale vechilor Brâncoveni, Ac.

Rom., Mem. Sect. 1st. III. T. XVI. 10. Buc. 1935.
Iorga, Scris. neg. =  N. Iorga, Serisori de negustori. Buc. 1925.
Iorga, Scris. stud. =  N. Iorga, Serisori vechi de studenti (1822—1889), Buc. 1934. 
Iorga, §tiri=N . Iorga, Çtiri nouä despre biblioteca Mavrocordatilor, Ac. Rom. 

Mem. Sect- 1st. Ser. III. T. VI. 6.
Iorga, §tiri com ert=N. Iorga, Câteva §tiri despre comertul nostru in veacurile 

al XVI-lea §i al XVIII-lea. An. Ac. Rom. Ser. IL T. XXXVII. Mem. 
Sect- 1st. 1915.

Iorga, §tiri coresp. =  N. Iorga, §tiri despre veacul al XVIII-lea in terile noastre 
dupä corespondente diplomatice, Anal. Ac. Rom. T. XXXII. Mem. Sect- 
1st. 1912.

Iorga, Student mold. =  N. Iorga, Vicisitudinele celui dintâiu student moldovean la 
Paris: Gh. Bogdan, Ac. Rom. Mem. Sect- 1st. Ser. III. T. XIV. 11, 1933. 

Ins. Ie§. =  Insemnäri ie§ene, Ia§i, 1936 sq.
1st. Sc. =  V. A. Urechiä, Istoria Scólelor de la 1800—1864, I—III. Buc. 1892.
ITzR. =  Istoria Tzerrei Romanesci (éd. G. Ioanid), I—II. Buc. 1859.
Jannaris=A. N. Jannaris, An Historical Greek Grammar, London, 1897.
Koum. =  27r. Κουμανονδης, Συναγωγή νέων λέξεων, I—II. Athènes, 1910.
Lazár, Pov. =  Gh. Lazár, Povätuitorul tinerimeî, cátre adevärata §i dreapta cetire, 

Buda, 1826.
ΑΕΓ=Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης. ’Έκδοσις «Πρωίας ο. I—II. Athènes, 1933. 
Legrand =  Legrand, Λεξικόν νεοελληνικόν-γαλλικόν, Paris, s. d.
Legrand, Gr. =  E. Legrand, Grammaire grecque moderne, Paris, 1878.
Λεξ. Άρχ.=Λεξικογραφικόν Άρχείον τής Μέσης και Νέας r Ελλψικής, Athènes, 1918. 
Leon, Med. =  N. Leon, Zoologia medicalä a toranului román, Iaçi, 1897. 
Leotti=A. Leotti, Dizionario albanese-italiano, Roma, 1937.
LM. =  A. T. Laurianü—I. C. Massimü, Dictionarulü limbe! romane, I—II. Buc. 

1871—76.
LM. Gloss.=A. T. Laurianü—I. C. Massimü, Glossariü care cuprinde vorbele d’in 

limb’a romana straine, Buc. 1871.
Lokotsch=K. Lokotsch, Etym. Wörterbuch der europäischen W'örter orient. Ur

sprungs, Heidelberg, 1927.
Lov. Gr. Alex. =  E. Lovinescu, Grigore Alexandrescu, Buc. 1928.
Lovinescu, M ite=E. Lovinescu, Mite, Buc. s. d. (1934).
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Lupa§, Cron. Trans. =  1. Lupa§, Cronicari §i istorici romani din Transilvania, I—II. 
Craiova, s. d.

Mag. Ist. =  Magazin istoric pentru Dacia (réd. A. T. Laurian—N. Vâlcecescu), 
I—'V, Bue. 1845—8.

Maidhof=A. Maidhof, Neugriechische Rüchwanderer aus den rom. Sprachen, 
Athen, 1931.

Maior, Telem. =  P. Maior, Intâmplârile lui Telemáh, Buda, 1818.
Márion= Marion, Viata la mahalà, Bue. 1893.
Mat. Folk. =  Gr. G. Tocilescu, Materialuri Folkloristice, I—II. Buc. 1900.
Mazilu, Filoteia=D. R. Mazilu, Sfânta Filoteia delà Arge§, Ac. Rom. Mem. Sect- 

Lit. Ser. III. T. VI. 8, 1933.
m. d. =  même date.
Melh. C. H. =  Episc. Melhisedec, Cronica Huçilor, Buc. 1869.
Melhisedec, Biser. Ort. =  Episcopul Melhisedec, Biserica ortodoxa in luptâ cu pro- 

testantismulü, Anal. Ac. Rom. Ser. II. T. XII. 1890.
Mem. An. =  Memoriu Anonym asupra miçcârii romane de la 1821, Rev. Toc. II.
Meyer= G. Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, Straß

burg, 1891.
Meyer, Neugr. St. =  G. Meyer, Neugriechische Studien, III—IV. Sitz. bér. Akad. 

Wien, Phil.-hist. Klasse, Bd. 132. Wien, 1894.
Mihordea, Pol. or,=V . Mihordea, Politica orientalä francezä §i Tärile Romane 

in secolul al XVIII-lea (1749—60), Buc. 1937.
Mitr. =  C. Erbiceanu, Istoria Mitropolieï Moldavie!, Ia§i—Buc. 1888.
Mlad.=St. Mladenov, Reönik na öuzdite dumi v bälgarskija jezik, Sofia, 1932.
MNy. =  Magyar Nyelv, Budapest, 1905 sq.
Moschopoulos, Presse=N. Moschopoulos, La presse dans la renaissance balkanique, 

Athènes, 1931.
Mumul. Car. =  P. Mumuleanu, Caracteruri, Buc. 1825.
Mumul. Rost. =  P. Mumuleanu, Rost de poeziï, adicâ de stihurï, Ia§i, 1822.
Murnu=G. G. Murnu, Studiu asupra elementului grec ante-fanariot in limba romána, 

Buc. 1894.
Nád. N uv.=S. Nädejde, Din chinurile vie^ii, Craiova, 1895.
Negr. P. T. =  C. Negruzzi, Pácatele tineretelor (éd. V. Ghiaciou), Craiova, 1937.
Negruzzi, 30 ani =  C. Negruzzi, Triizecï anï saü viata unuï jucátoriű de earth Ia§i, 

1835.
Nic. =  /C Νικολαΐόης, ’Ετυμολογικόν λεξικόν τής κουτσοβλαχικής γλώσσης, Athènes, 1909.
Obedeanu =  G. V. Obedeanu, Grecii in Tara Româneascà, Buc. 1900.
Odob. =  Al. Odobescu, Opéré complete, I—IL Buc. 1906.
Ortiz, Cult. it. =  R. Ortiz, Per la storia della cultura italiana in Rumania, Buc. 1916.
P. =  H. Pernot, Lexique grec-moderne français, Paris, s. d. (1933).
Pamfile, Cerul=T. Pamfile, Cerul §i podoable lui, Buc. 1915.
Pamfile, Diav. =  T. Pamfile, Diavolul, învrâjbitor al lumii, Buc. 1914.
Papadat—Beng. Conc. =  H. Papadat—Bengescu, Concertul din muzicä de Bach, 

Buc. 1925.
Papadat—Beng. Fec. =  H. Papadat—Bengescu, Fecioarele despletite, Buc. 1926.
Παρν. =  Παρνασσός ή ’Απάνθισμα τών εκλεκτότερων τεμαχίων τής νέας έλληνικής 

ποιήσεως, 1868.
Pa§ca, Gl. d. =  §t. Pa§ca, Glosar dialectal, Ac. Rom. Mem. Sect. Lit. Ser. III. T. 

IV. 3. 1928.
Pascu, Beitr. =  G. Pascu, Beiträge zur Geschichte der romanischen Philologie, 

Leipzig, 1920.
Pascu, DEMR. =  G. Pascu, Dictionnaire étymologique macédoroumain. I—IL Ia§i, 

1925.
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Pascu, Et. =  G. Pascu, Etimologii româneçti, I. Ia§i, 1910.
Pascu, XVIII. l. =  G. Pascu, Istoriea literaturii románé din sec. XVIII. I. Buc. 1926.
Pascu, Rum. EI. =  G. Pascu, Rumänische Elemente in den Balkansprachen, Genève, 

1924. Bibi. Arch. Rom. Ser. II. 9.
Pascu, Suf. =  G. Pascu, Sufixele româneçti, Buc. 1916.
Pernot, Gr. =  H. Pernot, Grammaire du grec moderne, I—II. Paris, s. d.
Petrescu, Buchetul=I. D. Petrescu, Buchetui, Târgoviçte, 1889.
Petrescu, CS. =  C. Petrescu, Carmen Saeculare, Buc. s. d.
Petrescu, Luc. =  C. Petrescu, Luceafärul, Buc. s. d.
Petrescu, Nirv. =  C. Petrescu, Nirvana, Buc. s. d.
Philippide, ILR. =  A. Philippide, Istoria limbii románé, Principii de istoria limbii, 

Ia§i, s. d.
Pit. Hr. =  Pitarul Hristache, Istoria faptelorü lui Mavroghene Vodä, U. III. pp. 

451—62.
Polysu =  Polysu, Rumänisch-deutsches und deutsch-romänisches Wörterbuch, Kron

stadt, 1853—7.
Pontbriant=R. Pontbriant, Dictionaru romano-francesu, Buc.—Paris—Leipzig, 

1862.
Poslujnicu =  M. Gr. Poslujnicu, Istoria muzicei la Români, Buc. 1928.
Pred. =  A. A. Predetis Nasody, Lexicon Germano—Latino—Daco—Romanum (ms. 

de 1793, cf. I. Radu, Manuscr. episc. unite din Oradea-Mare, Buc. 1923 no. 
86—88 et RÉH. 1933, p. 56).

Prop. =  Propàçirea, Iaçi, 1844.
Puçcariu, Doc. =  I. Puçcariu, Documente pentru limbä §i istoria culese de Dr. —, 

I. Sibiu, 1889.
Puçcariu, ILR .=S. Puçcariu, Istoria literaturii románé, I. Sibiu, 1930.
Räd. R. =  Rädulescu—Niger, Rustice, Buc. 1893.
Raicevich=Raicevich, Osservazioni storiche naturali-politiche intorno la Valachia 

e Moldavia, Napoli, 1788.
Rebreanu, Jar=L. Rebreanu, Jár (éd. 4.), Buc. s. d.
Rebreanu, Räsc. =  L. Rebreanu, Räscoala (éd. 2.), Buc. s. d.
Reg. Ob§t. =  Regulamentul obçtâsc pentru militia, Buc. 1832.
Reg. Org. =  Regulamentul Organic, Buc. 1832.
RÉH. =  Revue des Études Hongroises, Paris, 1923 sq.
Rev. Toc. =  Revista pentru Istorie, Arheologie çi Filologie (réd. par G. Tocilescu), 

I—VII. Buc. 1882— 7.
REW3. =  W. Meyer—Lübke, Romanisches Etymologisches Wörterbuch (éd. 3.), 

Heidelberg, 1935.
RFR. =  Revista Fundatiilor Regale, Bucarest, 1934 sq.
Rh. =  R. A. Rhosopoulos, Wörterbuch der neugriechischen und deutschen Sprache, 

Athen—Leipzig, 1900.
R1ISE. =  Revue Historique du Sud-Est Européen, Bucarest, 1924 sq.
RI. =  Revista Istoricä, Bucarest, 1915 sq.
RIEB. =  Revue Internationale des Etudes Balkaniques, Belgrade, 1935 sq.
Rj =  Ivekovié— Broz, Rjeénik hrvatskoga jezika, I—IL Zagreb, 1901.
Rjeönik=P. Budmani—T. Maretié, Rjeénik hrvatskoga ili Srpskoga jezika, I—XI. 

Zagreb, 1904—
Rohlfs, EtWbUGr. =  G. Rohlfs, Etym. Wörterbuch der unteritalienischen Gräzität, 

Halle, 1930.
Rosetti, Ist. 1. r.=A l. Rosetti, Istoria limbii romane, I—II. Buc. 1937—8.
Rosetti, LR. XVI. =  A1. Rosetti, Limba romänä in secolul al XVI-lea. Buc. s. d.
Ronzeville=P. L. de Ronzeville, Les emprunts turcs dans le grec vulgaire, Journal 

Asiatique, Série X, T. XVIII. Paris, 1911.
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RISA. =  Revista Societätii Istorice-Arheologice din ChRináu, X III—XV. 1923—5. 
Russo, Elen. =  D. Russo, Elenizmul ín Románia, Bue. 1912.
Sad. Cr. =  M. Sadoveanu, Crâçma lui Moç Precu, Bue. 1910.
Sadov. Ruxanda=M. Sadoveanu, Nunta DomnRei Ruxanda, Buc. s. d.
Sadov. Zod. =  M. Sadoveanu, Zodia Cancerului, Buc. s. d.
Sandfeld, LB. =  Kr. Sandfeld, Linguistique Balcanique, Paris, 1930.
$äin. IO. =  L. §aineanu, Influenza orientalä asupra limbei §i culture!románé I—III. 

Buc. 1900.
Çâin. Diet. Univ. =  L. §áineanu, DkRionarul universal al limbei románé, (éd. 5.), 

Buc. s. d.
$äineanu, 1st. fil. rom. =  L. §äineanu, Istoria filologiei románé, Buc. 1895. 
Samarian, Med. =  P. Gh. Samarian, Medicina §i farmacia ín trecutul rom. (1382—

1775), Cälära§i, s. d.
Sava Ier.=Sava Ieromonahul, Hronograful (1724), Ur. XXIV. 337—41.
Sava, Vrâncea=A. V. Sava, Vornicul de Vrâncea. O cercetare. administrativâ de 

acum o sutâ de ani. Ac. R. Mem. Sect. 1st- Ser. III. T. XV. 6, 1934.
Scris. Mold. =  D. Cantemir, Scrisôrea Moldovei, Neamt, 1825.
Scris. TV. =  N. Iorga, Scrisori inédite ale lui Tudor Vladimirescu din ani 1814—15.

Ac. Rom. Mem. Sect- 1st. Ser. II. T. XXXVII. 3, 1914.
§ezát. =  §ezátoarea, Fälticeni, 1895 sq.
Sion. Arhond. =  C. Sion, Arhondologia Moldovei, Ia§i, 1892.
Som .=A. Somavera, Tesoro della lingua greco-volgare ed italiana, Paris, 1709. 
Sorbul, Dezert. =  Mihail Sorbul, Dezertorul. Buc. s. d. (première repr. en 1917). 
Sorbul, Patima=M. Sorbul, Patima roçie, Buc. 1916.
Stamati=C. Stamati, Poezii §i prozâ (éd. G. Bogdan—Duicä), Buc. 1906.
St. D oc.=N . Iorga, Studii §i, Documente, III, V—VI, IX, XI—XVI, 1901 sq. 
Stef. Camp. =  T. V. Stefanelli Documente din vechiul ocol al Câmpulungului mol- 

dovenesc, Buc. 1913.
Stürmer, Skizzen=Freiherr L. v. Stürmer, Skizzen einer Reise nach Constanti- 

nopel, Pesth, 1817.
Sulzer, GTD. =  F. J. Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens das ist: der 

Walachey, Moldau und Bessarabiens. I—III. Wien, 1781—82.
T. =  Handwörterbuch d. neugrichischen und deutschen Sprache, Leipzig, Tauchnitz, 

s. d. (1841).
Tagi. RKGr.= K. Tagliavini, Rumänische Konversations-Grammatik, Heidelberg, 

1938.
Tagi. R L .=  K. Tagliavini, Rumänisches Lesebuch, Heidelberg, 1925.
Tanov. Millo=J. Tanoviceanu, Un poet moldovén din vécul XVIII, Mateiü Milo, 

Buc. 1898.
Táutu, Strig. =  I. Táutu, Strigarea norodului Moldavii (1821). VR. XXII. pp. 87—100. 
Tel. Sch. =  D. Teleor, SchRe umoristice, s. d.
Teod. P. P. =  G. D. Teodorescu, Poesii pop. rom. Buc. 1885.
Teodor. Bal masc. =  I. Teodoreanu, Bal —mascat, Buc. s. d.
Teodor. G olia=I. Teodoreanu, Golia, III. Buc. 1933.
Tez. =  Tesaur e monumente istorice pentru Románia, I—III. Buc. 1862—4. 
Theodorian, Bujor. =  C. Theodorian, Bujoreçtii, Buc. s. d. (1924).
Thumb2= A . Thumb—I. E. Kalitsunakis, Grammatik der. neugr. Volkssprache 

(éd. 2.), Berlin, 1928.
Thumb, Neugr. Volksspr. =  A. Thumb, Handbuch der neugriechischen Volkssprache, 

Straßburg, 1910.
Tiktin= HTiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, I—III. Buc. 1903—1925. 
Topirceanu, Scris. =  G. Topirceanu, Scrisori färä adresä, Buc. s. d.
Tr. —M. A. Τριανταφυ/.λίδης, Νεοελληνική Γραμματική. I. Athènes, 1938.
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Triand. Lehnw. =  M. A. Triandaphyllidis, Die Lehnwörter der mittelgr. Vulgärliteratur, 
Straßburg, 1909.

TVlad. =  N. Iorga, Izvoarele contemporane asupra miçcârii lui Tudor Vladimirescu, 
Bue. 1921.

U .= V . A. Urechiä, Istoria Românilorü, I—XIII. Bue. 1891 sq.
Ubicini=I. H. A. Ubicini, Les provinces danubiennes, Paris, 1856.
Ung. Jb. =  Ungarische Jahrbücher, Berlin, 1921 sq.
Ur. =  Th. Codrescu, Uricariul, I—XXV. Iaçi, 1852—95.
Ur. Buc. =  N. Ureche, In Bucegi, Bue, 1906.
Urechiä, Carageà=V. A. Urechiä, Domnia lui loan Carageà, Bue. 1898.
Urechiä, Doc. =  V. A. Urechiä, Documente relative la anii 1800—1831. Bue. 1889. 
Urechiä, Mor.=V. A. Urechiä, Moratorium, Bue. 1889.
Urechiä, Stat. =  V. A. Urechiä, O statisticä a Tärei Românescï din 1820, Bue. 1887. 
Vaillant=J. A. Vaillant, La Romanie, I—III. Paris, 1845.
Vasiliu, Pov.=A l. Vasiliu, Poveçti §i Legende, Bue. 1927.
Ven.==G. Ventotis, Λεξικόν τρίγλωσσον τής Ρωμαϊκής, Γαλλικής και Ιταλικής διαλέκτου, 

Vienne, 1790.
V idos=B. Ε. Vidos, Storia delle parole marinaresche italiane passate in francese. 

Firenze, 1939.
Virtos, Vlad. =  E. Virtosu, Tudor Vladimirescu, Buc. 1936.
VI. =  A. Βλάχος, Λεξικόν έλληνογαλλικόν, Athènes, 1909.
Vlah. GV. =  A1. Vlahutä, Din goana vie^ii, Buc. 1892.
Vlah. Ic. =  Al. Vlahutä, Icoane çterse, Buc. 1895.
VR. =  Viata Româneascâ, Iaçi, 1906. sq.
W .=  K. Weigel, Neugriechisch—Teutsch—Italienisches Wörterbuch, Leipzig, 1796. 
Wolf, Beiträge=A. Wolf, Beiträge zu einer . . . Beschreibung des Fürstenthums 

Moldau, Hermannstadt, 1805.
Yps. — Π. I. Ζέηος, Συνταγμάτων Νομικόν Αλεξάνδρου Ίωάννου Ύψηλάντη Βοε- 

βόδα 1780, Πραγμ. τής Άκαδ. Άέληνών, Τ. Δ', Άρι&μός 2. 1936. 
Zallony=Zallony, Essai sur les Phanariotes, Marseilles, 1824.
Zamf. LN. =  D. Zamfirescu, Lumea nouë §i lumea veche, Buc. 1895.
Zil. R. 111. =  Zilot Románul, Domnia a treea a lui Alexandru Vodâ Sutul, Rev. 

Toc. V. pp. 65—8.
Zil. R.—Hasdeu=Zilot, Cronica Târiï Româneçti, Buc. 1882.
Zil. R. JC. =  Zilot Románul, Jalnica cântare, Rev. Toc. VI. pp. 89—115.
Zil. R. St. =  Zilot Románul, Adunare de stihuri, Rev. Toc. V. pp. 331—58.



I N T R O D U C T I O N

Depuis que A. de Cihac publia, en 1879, le tome II de son «Diction
naire d’Etymologie Daco-romane» qui comprenait une liste approxima
tive des éléments slaves, magyars, turcs, grecs-modernes et albanais, les 
recherches étymologiques roumaines ne firent que des progrès relative
ment peu considérables. On ne cesse de reprendre l’étude du vieux fonds 
latin de la langue roumaine (cf. l’ouvrage récent de M. Al. Rosetti, Istoria 
limbii románé I. Limba latiné. 1938., avec bibliographie), mais on consacre 
très peu d’études d’ensemble aux mots d’origine étrangère qui ont pour
tant joué un rôle nullement négligeable dans l’histoire du vocabulaire 
et de l’esprit roumains. Il suffit de rappeler qu’on n’a encore aucun 
travail de synthèse intégrale sur les éléments slaves, hongrois et 
français qui ont pourtant exercé une influence décisive sur l’évolution 
de cette langue néolatine du Sud-Est européen.

Cette fois nous nous proposons de reprendre l’étude des mots 
d’origine néo-grecque qui ont pénétré en roumain à l’époque des hospo- 
dars phanariotes (1711—1821). Pour faire voir les raisons qui nous ont 
décidé à nous occuper précisément de ce chapitre des rapports linguisti
ques gréco-roumains, il faut jeter un coup d’oeil sur l’état actuel des 
études y relatives.

Quant aux éléments anciens qui ont été empruntés au moyen 
grec, et qui existent, au moins en partie, non seulement en roumain 
septentrional (en «daco-roumain»), mais aussi en aroumain et en méglé- 
nite, il suffit de renvoyer à l’essai de synthèse de O. Densusianu 
(Histoire de la langue roumaine I. pp. 357—8) et aux remarques de 
M. Geagea (Codrul Cosminului VII. p. 214 ss.). Les considérations de 
A. Philippide (Altgriechische Elemente im Rum., Bausteine zur Rom. 
Philologie. Festgabe A. Mussafia, 1905. p. 46 ss., Elementele grece§ti 
din Jimba romänä, VR. XVII. p. 38 ss.), V. Bogrea (Urme bizantine in 
rom., Omagiu Iorga, 1921, p. 51 ss.) et C. Diculescu (Elementele vechi 
greceçti din limba rom. DR. IV. 1. p. 395 ss.) ont ajouté relativement 
très peu de chose aux données qui avaient été réunies d’abord par Cihac 
et ensuite par Densusianu. Les étymologies fantaisistes n’entrent natu
rellement pas en ligne de compte (selon Philippide le verbe ciumurlui
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qui dérive manifestement de hongr. csömöröl (cf. Gombocz-Melich, 
EtSz. I. 1180), serait un emprunt de gr. χνμον ροή, car «die Grund
bedeutung war ’Fluss der Säfte aus der Nase infolge einer Erkältung», 
Bausteine . . . pp. 51—2), et les conjectures que Diculescu a proposées, 
demanderaient également à être soumises à un examen critique bien 
approfondi (cf. Capidan, Rom. baie. p. 26 ss., Rosetti, Ist. 1. r. II. 55 ss.). 
Pour les emprunts plus récents qui ont passé en roumain par l’inter
médiaire du slave ecclésiastique et du moyen bulgare, on a l’étude 
sommaire de M. G. Murnu (Studiu asupra elementului grec antefanariotic 
in limba romána, 1894) qui, quoiqu’un peu vieilli, peut encore rendre 
de bons services aux spécialistes des relations gréco-roumaines. Ce n’est 
certainement pas un dépouillement exhaustif, mais, placé dans le cadre 
des travaux lexicographiques des années 90, c’est sans doute un ouvrage 
méritoire qui est digne de servir de base aux recherches ultérieures. Quant 
à l’époque que nous nous proposons d’étudier, c’est un d o m a i n e  
j u s q u ' i c i  c o m p l è t e m e n t  o u b l i é  de la lexicologie rou
maine. Sur ce point nous ne pouvons nous appuyer sur aucun travail 
préparatoire, et seul le dépouillement contenu dans les grands diction
naires modernes (Dic{ionanil Academiei Románé, Tiktin, Damé, Oic\iona- 
rul Enciclopedic, etc.) peut nous servir de point de départ. Cette lacune 
est d’autant plus étonnante que déjà Cihac a jugé nécessaire de distinguer 
plusieurs couches parmi les mots d’origine grecque du roumain, insistant 
aussi sur l’importance particulière de l’Epoque Phanariote : «L’élément 
grec-moderne et en partie aussi grec du moyen âge, ne renferme pas 
seulement des mots que nous devons à la prépondérance de la langue 
grecque-moderne pendant l’ère fanariote des Principautés ; il contient 
aussi des mots populaires, qui doivent provenir des relations directes 
entre Roumains et Grecs au moyen âge» (II. p. XII). Plus récemment 
M. Sandfeld, le créateur de la première synthèse de la Linguistique 
Balkanique, a également fait ressortir l’importance des éléments grecs 
du XVIIIe siècle : «Une place à part est occupée par les mots grecs qui 
furent introduits en roumain pendant l’époque dite des Fanariotes. De 
1711 à 1821 les principautés de Moldavie et de Valachie furent gouver
nées par des hospodars grecs, descendants des familles nobles qui, après 
la prise de Constantinople étaient entrées au service des sultasn turcs et 
habitaient dans cette ville le quartier de Fanar. Pendant leur domina
tion, la langue et la civilisation grecques régnèrent seules dans les classes 
supérieures, dans les tribunaux et dans l’église» (Sandfeld, LB. p. 28). 
Tout récemment aussi M. Triandaphyllidis a fait des remarques analogues 
(Νεοελλ. Γραμμ., 1. p. 547).
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Il est très naturel que l’étude des hellénismes de la langue roumaine 
doit être placée en un cadre plus large : d’une part, il faut comparer les 
éléments grecs du dialecte nord-danubien à ceux des dialectes balkani
ques (pour les «grécismes» de l’aroumain cf. Chr. Geagea, Elementul Grec 
ín dialectul aromán, CG. VII. pp. 205—432 et G. Pascu, Dictionnaire 
Etymologique Macédoroumain II.), et, d’autre part, on peut essayer de 
chercher les éléments grecs correspondants aussi dans les autres langues 
balkaniques, notamment en albanais (cf. L. Hardy, Üjgörög elemek az 
albán nyelvben, Budapest, 1935).1 Les recherches de ce genre seraient 
d’autant plus fécondes qu’une étude d’ensemble sur l’extension des mots 
d’emprunt grecs dans les langues balkaniques fait encore défaut (cf. 
Sandfeld, LB. p. 24). L’étude comparée des hellénismes balkaniques serait 
un essai de réaliser un projet de travail encore plus vaste dont le regretté 
Anagnostopoulos parle dans les termes suivants : «Une chose est pour
tant certaine et indéniable : l’influence mutuelle des langues balkani
ques, résultat naturel de l’histoire des Balkans, de leur unité géographique 
et économique et d’autres raisons encore. On devrait non seulement 
tracer la liste complète des emprunts mutuels, mais aussi examiner 
l’espèce des mots et d’autres éléments linguistiques empruntés et par 
conséquent, la nature de l’influence exercée, l’époque . . . l’extension 
géographique des différents emprunts ce qui serait possible par l’élabo
ration d’un Atlas linguistique des langues balkaniques» (RIEB. I. p. 273).

Pour le moment, nous nous bornons aux emprunts de l’Époque 
Phanariote, cherchant à jeter un jour nouveau sur cette période assez 
mal connue de l’histoire de la langue roumaine.

Avant de parler du caractère historique de nos investigations, 
il faut attirer l’attention du lecteur sur un fait auquel nous attachons 
une importance toute particulière : à la même époque où au moins 1100 
mots (substantifs, verbes, adverbes, adjectifs, stc.) ont passé de grec 
moderne en roumain, ce dernier, à son tour, n’a pas manqué d’exercer 
une influence assez considérable sur la langue des classes supérieures des 
provinces danubiennes. En réalité ce n’est qu’une conséquence très natu
relle du bilinguisme gréco-roumain. De même qu’on peut étudier les 
emprunts grecs du roumain à l’Epoque Phanariote, il serait u n e  
é t u d e  à f a i r e  sur les mots d’origine roumaine dans le parler néo
grec de Vaiachie et de Moldavie. Les travaux de G. Murnu (Rumänische 
Lehnwörter im Neugriechischen, München, 1902), de M. A. Triandaphyl- 
lidis (Die Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgärliteratur, Strassburg,

1 Pour l’albanais de Grèce cf. P. A. Phurikis, Ή  εν Αττική ελληναλβανική 
διάλεκτος, Athènes, 1932, ρ. 157 et suiv.

2
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1909) et de G. Pascu (Rumänische Elemente in den Balkansprachen, 
Genève, 1924) pourraient servir de point de départ au chercheur qui 
devrait pourtant se décider à dépouiller bon nombre de textes histori
ques et officiels du XVIIIe siècle. Les phrases telles que «ξεπεντετε ή 
ρ a σ ο v ρ a τον άρχοντος Ά ρ μ ά σ η  Ά  λ έ ξ η, α πό  τ ην  σ ο ν μ μ αν 
τον γ α ρ α τ ζ ί ο ν ,  τό μ ε ρ τ ι κ ό ν τ ο ν  (1789 ; Hurm. XIV. 3. 443 ; 
en traduction roumaine : «se scoate râsura dumisale Armaçului Alexe 
din suma haraciului, merticul lui«, ibid.) suffisent pour donner une 
idée du jargon roumanisé des chancelleries phanariotes (cf. Sandfeld, 
LB. ρ. 63).1

1 La formule qu’on lit dans l’édition danoise de l’ouvrage de M. Sandfeld 
est, bien entendu, à retoucher («hvad der findes i graesk af rumaenske — : her som 
ovenfor : dakorumaenske — ord, skyldes naturligvis ikke drekte, men literaere 
laan» Balkanfilologien, Festskrift udg. af Kobenhavns Univ., 1926, p. 48). Les mots 
que nous allons citer ci-dessous et dont la liste — autant que nous sachions — n’a 
jamais été dressée jusqu’ici, remontent naturellement aux contacts d i r e c t s  qui 
eurent lieu entre Grecs et Roumains au courant du XVIIIe siècle : άδεβερη·τζα 
,certificat4 (1788: Hurm. XIV. 3 .343 )-=. adeverinlà; άζουτορίντζα .espèce d’impôt4 
(cf. Iorga, GRV. IL 80, Iorga, Form. 12) <  ajutorinß; άλαϊ ,cortège4 (1801 : StDoc. 
XII. 140) <  alaiu; βάμμα, ,douane4 (Iorga Form. 12) ~^vamâ; βαμ(μ)ασίδες douaniers4 
(ib.) «= vame§; βατάχος intendant, inspecteur4 (1799 : Hurm. XIV. 3. 502) <  vâtah (ou 
vâtaf); βάτρα .foyer4 (1789: Hurm. XIV. 3. 431) <  vatrâ; βέδρα ,seau, mesure de 
capacité4 (1790: U. IL 32 ) -svadra, pl. vedre; βεκίλος intendant4 (1 788: Hurm. 
XIV. 3. 365) <vechil; βιναρίτζον ,Weinzehnt4 (1790 : U. IL 93) < vinàriciu; βόρνικος 
,gouverneur‘ (Pascu, Rum. El. 7, 18, Balkanf. 48, Cr. G. 7)< vo rn ic; γκραδινάρης 
Jardinier4 (1788: Hurm. XIV. 3. 360) ^grâdinar (cf. Erbiceanu, Cr. Gr. X III); 
δάζδια .espèce d’impôt4 (Iorga, Form. 13)~^dajdie; δόμνα, δόμνη ,femme du prince 
régnant4 (cf. Pascu, Rum. El. 47, Cr. Gr. 30, Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς 392. Dans un acte 
de 1686 on a Τόμινα qui dérive plutôt de lat. domina, cf. Iorga, Acte Ardeal-Moldova 
233) < doamnâ; δομνίτζα ,princesse4 (Cr. Gr. 24, Iorga, Form. 6) -=domni\â; ίμπληνίζω 
,remplir4 (1789: Hurm. XIV. 3. 448)< îm p lin i;  Ισπιτιρετζής expérimenté, adroit4 
(1788 : Hurm. XIV. 3. 364) -= ispità .tentation4 +  iste\ ,sagace, adroit4 ; Ισπράβνικος 
,sorte de fonctionnaire4 (1788 : Hurm. XIV. 3. 348) <  ispravnic; ίσπραβνιτζίa, 
Jonction d’un «ispravnic1 (1789: Hurm. XIV. 3. 441 ) ispravnicie; Ιστοβή&η ,on 
a terminé4 (1789 : Hurm. XIV. 3. 453)< is to v i;  καλαράσης ,cavalier4 (1774 : Hurm. 
XIV. 3. 208) -=· càlàraç ; καμαράσης, καμαρασαίος ,chambellan4 (Cr. Gr. 9) -= cämära§; 
καμινάρης ,sorte de fonctionnaire4 (1788 : Hurm. XIV. 3. 287) càminar; καπετάνος
,capitaine4 (Cr. Gr. 23) ~=câpitan; κονρτη ,cour‘ (1710 : Hurm. XIV. 3. 63) <  curie; 
λακονϊτόρος ,habitant4 (1788: Hurm. XIV. 3. 347) -= lâcuitor; μοζϊκος ,paysan4 
(1712 : τζαράνος άτιλός και άρχείος μοζϊκος Jâran curat §i mojic prost’ Hurm. XIV. 
3. 103) <  mojic; μονοία .domaine4 (Cr. Gr. XIII) «= mo§ie; μπογιαρινάσιδες ,petits 
nobles4 (1788: Hurm. XIV. 3. 358)-= boierina§; όγϊαρίτον ,impôt sur les moutons4 
(vers 1812: Hurm. XIV. 3. 516) <  oierit; όρινδονγιάλα, όρινδουϊάλα, όρενδουγίαλα 
,ordre, prescription4 (1788 : Hurm. XIV. 3. 268, 361, etc.) < orânduialâ; τάπαδονρια 
.forêts4 (1788 : Hurm. XIV. 3. 362) <  pàduri; πάκονρα ,pétrole goudron4 (Iorga, 
Form. 13) ~=^pàcurâ; παχάρνικος ,échançon4 (Pascu, Rum. El. 7, 18)-=pâharnic; 
ηετζετλουΐτον , (document) scellé, muni d’un sceau4 (Iorga, Form. 12) <  pecetluit; 
τιλάγι ,arrondissement de montagne4 (1788 : Hurm. XIV. 3. 358) <  plaiu (en rou
main ce mot est probablement d’origine grecque, cf. Diculescu, DR. IV. 445 ; comme
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Ces emprunts mutuels c’est-à-dire les mots qui ont passé de grec 
en roumain et ceux qui ont suivi la route opposée, donnent au XVIIIe 
siècle un caractère très particulier dans l’histoire de la langue roumaine. 
Au point de vue linguistique l’individualité de l’époque que nous étudions, 
nous paraît incontestable et, au point de vue purement historique, elle ne 
l’est pas moins. Ce n'est que Μ. V. Mihordea qui, tout récemment, ait 
essayé de faire des objections contre cette théorie solidement ancrée dans 
l’historiographie roumaine. A son avis «pärerea cä epoca fanariotà 
începe la 1711 $i 1716 nu mai poate ramène in picioare nici de drept,

terme administratif il fut réintroduit dans le parler grec des provinces roumaines, 
c’est donc un «Rückwanderer», dans le sens que Maidhof a donné à ce terme) ; πλάσα 
.district1 (1788: Hurm. XIV. 3. 358)< p la sâ ;  ποστέλνικος ,ministre des affaires 
étrangères4 (cf. Pascu 7, 18 <  postelnic, cf. ποστελητζέλος <  postelnicel, 1788 : Hurm. 
XIV. 3. 391, ποστελνιτζέσσα <  postelniceasâ, Iorga, Form. 10, ποστελνητζία
<  postelnicie, 1788 : Hurm. XIV. 3. 287) ; πρεσλάσιδες ,membre(s) d’une corpora
tion4 (1788 : Hurm. XIV. 3. 361) -= breslaç; πονζκαρία ,prison4 (1788 : Hurm. XIV. 
3. 320) <  puÿcârie; στράντζα ,garde’ (1788 : Hurm. XIV. 3. 299)< s tra jâ ;  στραματούρα 
(1801: StDoc. XII. 13) ~~ destrâmàturù; τζισλουΐζω ,faire rentrer4 (1788: và τζισ- 
λουΐσουν εις το καδηλίκι εξακόσια καντάρια βοντυρον διά την χρείαν τοϋ Βιδυνίον 
,sä cisluiascä ín judet çase suté cântare de unt pentru nevoia Vidinului4, Hurm. 
XIV. 3. 361) -= cislui; τρίμπιτζα ,trompette4 (Cr. Gr. i l )  <  trämbiß, etc. Certains 
termes grecs dérivent d’un pluriel roumain, ex. ϋρόπουρον <  drob(uri), pièce, cf. slave 
droht· (drobh), hongrois darab, Iorga, Form. 12. Dans certains textes ces roumanismes 
sont particulièrement fréquents. Dans le Code Ypsilanti (1780), par exemple, qui 
fourmille aussi de termes italiens et turcs (cf. δεπαρταμέντο -= dipartimento, άπελα- 
τζιόνε <  apellazione, δ ιβ ά ν κ  divan, etc.), on rencontre, en moins de deux pages, 
χοταρνιτζία (-=. hotàrnicie), ζάπτζηδες (c  zapcii), πορτάρης ( <  portar), πορταρέλλος 
(-= portârel) , ζουδέτζον (·= judet), etc. (cf. Τρ. pp. 359—61). Si l’on consulte l’édition 
moderne de M. Zepos (cf. Yps., Abréviations), on doit constater que dans ce texte 
on peut relever un certain nombre de roumanismes qui ne semblent pas être attestés 
dans les autres textes de l’époque. En voici une liste provisoire : άπρώτος 167 <  apród 
( <  hongrois apród ,page‘), άρμασέλος, 168 <  armerai, βιναριτζάρης, 176 <  vinäricer 
(cf. vinäriciu, plus haut), γκλόμπα, 183 <  gloabä, ζαγάζι, 226 -= zägaz, ζαφουΐζω, 
184 «= jäfui, ζετζουγιάλα, 167 <  zeciuialâ, ζονδεκατόρος, 263 «= judeeätor, κλάγια, 
264 <  claie, κλουτζιάρης, 264 -= clucer, κοσίζω, ib. <  cosi, κονράτορος, 188, 214 <  
curator (d’origine latine), μπάλτα, 179 <  baltâ, όλάνι, 221 -= olan, ότάστινα, 175 <  
ota§tinä, ττίβνιτζα (πίμνιτζα), 264 <  pivriiß (pim niß, Tiktin), ποροϋμπι, 230 <  
porumb, προκάλαμπος, 265 <  pârcâlab, πριπάσι, 183 <  pripas, ρόγι, 265 <  rom, 
ρσυμοννος, 175 SS.< ru m â n , σιντρίλλι, 221 çindrilà, σκόρτζα, 221 <  scoarß, σλον- 
ζιτόρος, 180, 241, etc. <  slujitor, στίνζινον, 219 <  stânjen, ατίνη, 178 <  stand,
φονμνρα «κανχησιολογίαι, φαντασιοπληξίαν, 265 -= fumuri (cf. plus haut droburi>  
δρόπονρον), χιλιστέον, 147, 179, etc. <  heleçteu ( c  hongrois halastó, étang à pois
sons4). Pour le grec vulgaire usité dans les provinces roumaines cf. N. Iorga, Le Grec 
dans les pays roumains, Bulletin de la Section Historique (Académie Roum.), 1924, p. 
136 ss. C’est peut-être à cet enrichissement lexical que fait allusion Georges (Ior- 
dache) Golescu, quand il dit : «La langue grecque est riche, elle est belle, et non 
comme la nôtre, toute pauvrette, car c’est avec la richesse de notre langue que se 
sont enrichis les Grecs miséreux, et avec cette langue restée toute pauvrette» (cité par 
N. Iorga, RL XIX. p. 124).

2*
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nici de fapt» (Pol. or. p. 45). Il est étonnant de voir que la seule preuve 
qu’il allègue en faveur de sa thèse, consiste en une lettre que l’ambassadeur 
de la Haye, avait adressée, en 1666, à Louis XIV, et suivant laquelle dès 
cette époque le Sultan aurait pensé à établir «aux Principautés de Transyl
vanie, Valachie et Moldavie, un seigneur de chaque pays... choisi dans 
Constantinople» (Hurm. Doc. Suppl. 1.1. p. 250). Il est vrai que cette décla
ration a été faite à propos de l’élection d’Alexandre Ilia§, un prince d’ori
gine grecque, et qu’elle fait remonter à la seconde moitié du XVIIe siècle le 
projet d’une «orientalisation» politique des trois provinces qu’on croyait 
également soumises à l’autorité de la Cour Ottomane. Mais un projet 
politique, qui ne s’est réalisé que cinquante ans plus tard — et même 
alors seulement en Valachie et en Moldavie ! — ne suffit pas à effacer 
les limites d’une époque bien déterminée. On reconnaît volontiers que 
l’infiltration des Grecs dans les provinces roumaines est antérieure à 
l’Époque Phanariote et que le règne des princes grécophiles du XVIIe 
siècle (Mathieu Basarabe et Basile Lupu) sert d’introduction au régime 
grec proprement dit, mais cela n’empêche pas d’admettre que les années 
1711 et 1716 marquent pourtant un changement décisif dans l’histoire 
des provinces danubiennes. Nous disons «changement décisif», mais non 
«changement brusque» parce qu’il est certain que dans la première 
moitié du siècle, jusqu’aux années 40, l’influence du nouveau régime 
était moins intense (cf. Mihordea, Pol. or. p. 67, Iorga, Gesch. Osm. 
Reich. IV. p. 472 et Place des Roum. II. p. 197). La langue roumaine 
reflète très fidèlement cette évolution. Pendant cette période les mots 
d’origine néo-grecque sont relativement peu nombreux en roumain. Ils 
ne commencent à se multiplier rapidement qu’au moment où l’esprit 
national ne peut plus résister à l’effet d’une forme de vie nouvelle dont 
la force de rayonnement va augmentant chaque jour. C’est «l’âge d’or» 
des éléments phanariotes proprement dits (1770—1820), qui coïncide, 
et non par hasard, avec la floraison de la civilisation néo-grecque dans 
les provinces roumaines.

Par l’étude des mots d’origine néo-grecque nous croyons apporter 
quelques contributions à une connaissance sincère et absolument désin
téressée de l’Époque Phanariote. Nous sommes persuadés que seul 
l’examen de la langue roumaine du XVIIIe siècle est susceptible de jeter 
un jour nouveau sur ce problème si discuté de l’histoire du Sud-Est 
Européen. Depuis plus d’un siècle les savants roumains et étrangers ne 
cessent d’examiner cette question qui consiste à déterminer ce que la 
Valachie et la Moldavie doivent à la domination des princes grecs. C’est 
sans doute un grave problème d’appréciation, sur lequel les opinions se
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partagent jusqu’à nos fours. Avant d’y ajouter les conclusions qui se 
dégagent de l’étude de nos mots d’emprunt, essayons d’esquisser briève
ment les idées des deux camps opposés (cf. L. Gàldi, Les deux visages 
de la civilisation roumaine au XVIIIe siècle. Nouvelle Revue de Hongrie, 
sept. 1938, p. 225 ss.).

C’est M. Iorga qui a peut-être le mieux résumé l’opinion des «dé
tracteurs» du régime phanariote. Voici donc ce qu’il en dit :

«L’historiographie routinière appelle tout le XVIIIe siècle roumain 
et une partie du XIXe, jusqu’à la révolution grecque de 1821, «époque 
des Phanariotes», et, il n’y a pas longtemps de cela, cette époque était 
considérée, non seulement comme contenant une lourde oppression 
fiscale et une administration livrée à tous les caprices d’une oligarchie 
misérable, mais aussi comme signifiant la domination, acceptée presque 
sans murmures, d’un groupe d’étrangers, de Grecs ayant des sentiments 
de nationalisme égoïste qui, jouissant de la faveur des Sultans, se seraient 
emparés de pays ayant un autre sens de race et d’orientation et auraient 
conservé par des intrigues ce qui venait de leur échoir» (Place, IL p. 195).

Il est facile de démontrer que cette conception — la seule qui 
remonte à l’époque même du régime phanariote — s’est formée vers la 
fin du XVIIIe siècle et qu’elle s’appuie sur l’aveu presque unanime de 
tous les témoins oculaires dignes de foi. C’est là un fait que M. Iorga, 
défenseur d’une théorie de réhabilitation, préfère passer sous silence.

La plupart des voyageurs (Boscovich, Raicevich, Carra, Baur, etc.) 
sont d’avis que les Grecs ont corrompu la simplicité rustique des Rou
mains. Si superficiels qu’ils soient dans leurs observations, ils se rendent 
bien compte de l’aversion que les indigènes ont pour les usurpateurs 
étrangers (pour une série de citations cf. Xenopol, Ist. Rom. X. p. 99 ss.). 
En 1774 l’auteur d’un mémoire anonyme croit devoir souligner qu’Ale
xandre Ypsilanti «non era di quelle famiglie Grecche che per lo passato 
con le loro estorsioni o alterigia si erano inimicati i Valacchi» (Engel, 
Gesch. Ungarns u. seiner Nebenländer, IV. 2. p. 37). Les termes dans 
lesquels Carra parle des Grecs, ne laissent subsister aucun doute : «Leur 
caractère (c. à. d. des Roumains) a été en quelque façon détourné de son 
penchant à la bonté, et si la simplicité de leurs moeurs a été corrompue, 
on ne peut l’attribuer qu’aux Grecs, qui, tels que des harpies infectes 
qui gâtent tout ce qu’elles touchent pour s’en emparer seuls, viennent 
du fond de la Thrace et de l’Archipel, dépouiller les deux provinces et 
n’y laisser en sortant que des traces de leurs vices et de leur cupidité» 
(Histoire de la Moldavie et de la Valachie, Neufchâtel, 1781, p. 190.). 
Hautenve, ce diplomate très intelligent qui semble avoir été touché de
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l’amour des traditions ancestrales et l’atmosphère lyrique du fameux 
«passéisme» moldave, parle également de la «corruption naissante des 
moeurs des Moldaves» qui est pour lui un problème social d’importance 
capitale : «On verra bientôt les villes se peupler aux dépens des campagnes 
et un luxe ruineux remplacer ce luxe rural qui fait l’ornement et la 
richesse d’une province agricole . . . Loin de l’oeil du maître, l’agriculture 
languira, toutes les sources de l’ancienne aisance épuiseront . . . l’orgueil 
et la misère altéreront aussi le caractère du maître» (184—86). Ce qui 
pour Hauterive n’est qu’une crainte assez vague qui s’attache à l’affer
missement rapide de la civilisation urbaine, est déjà une réalité pour le 
comte Vincent de Batthyányi qui parcourt la Valachie au début du 
XIXe siècle : «Die vorzüglichsten Classen ihrer Bewohner (c. à. d. des 
villes) sind griechische und türkische Handelsleute . . . und eine grosse 
Zahl von Bojaren, welche nie auf ihren Besitzungen sich aufhalten, weil 
s ie  d a s  L a n d v o l k  f ü r c h t e n ,  das Elend und äusserste Ver
wahrlosung so leicht zu Verbrechen forttreibt» (Reise nach Constanti- 
nopel, Pesth, 1810, p. 245). La corruption des moeurs est donc insé
parable du processus de grécisation qui est due en grande partie aux 
commerçants grecs établis dans les villes de Valachie et de Moldavie. 
Sous ce rapport il convient de rappeler un autre passage du mémoire de 
Hauterive, qui reflète, à n’en point douter, les sentiments réels des 
Roumains de l’époque : «Les marchands grecs, à la mine fine, au ton 
doucereux, à l’air fripon, apparences fidèles qui expriment fort bien les 
qualités morales de cette honnête espèce de corsaires qui profitent de la 
bêtise des naturels et des besoins des étrangers pour les rançonner le 
plus poliment du monde» (pp. 353—4). Comme on voit, ces auteurs ne 
s’attaquent pas directement aux princes, mais plutôt aux immigrés 
grecs qui ont produit des changements si importants dans la vie économi
que et sociale des provinces roumaines.

Les mémorialistes du XVIIIe siècle n’ont fait que préparer le 
terrain pour le fameux essai de Marc-Philippe Zallony «Traité sur les 
princes de Valachie et de Moldavie, sortis de Constantinople, connus 
sous le nom de Fanariotes» (Paris, 1830). L’auteur en est un médecin 
levantin qui avait été médecin particulier de plusieurs princes phana- 
riotes. Ce petit livre sec, qui selon Vaillant, un excellent connaisseur de 
la Roumanie du XIXe siècle, «manque de lointain, de perspective», eut 
un immense succès, et est resté si connu jusqu’à nos jours qu’il serait 
superflu de nous en occuper longuement.1 Il suffit de remarquer que

1 Les commentaires qu’on ajoute au livre de Zallony, prêtent souvent à la 
critique. Selon le «Messager d’Athènes» (29 juillet 1937) «ce malicieux écrit fut . . .
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même M. Th. Moschopoulos, dans sa récente «Histoire de la presse grec
que» (La presse dans la renaissance balkanique, Athènes, 1931) croit 
nécessaire de combattre les assertions de Zallony en disant que ce brave 
docteur composa son livre dans le seul but de se venger d’une famille 
phanariote qui avait refusé sa demande en mariage (cf. p. 129—30). 
Cet argument peut être vrai par rapport à Zallony lui-même (même dans 
ce cas il demande à être prouvé d’une manière scientifique), mais il ne 
suffit certainement pas pour expliquer l’antiphanariotisme des Roumains 
qui a été pendant longtemps un élément très important de la «mystique 
nationale roumaine» (pour ce terme qui correspond fort bien à la réalité 
des faits cf. H. Vacaresco, Revue d’histoire diplomatique, XLIII — 1929, 
p. 8 ss.). Si les Grecs, dont déjà le vieux Neculce se plaint dans un 
passage émouvant de sa chronique, n’avaient laissé des souvenirs amers 
dans l’âme du peuple roumain, un seul livre paru à l’étranger n’aurait 
pas suffi pour créer une antipathie si forte vis-à-vis d’un régime politique 
déjà disparu. Et si ces sentiments d’antipathie dont M. Iorga préfère ne 
pas parler, n’avaient été bien réels, bien vivants aux alentours de 1840, 
Vaillant, ce porte-parole français de la mentalité roumaine, n’eût certaine
ment pas intercalé dans son livre sur la «Romanie» des passages aussi 
éloquents, aussi pénétrés d’un sentiment sincère que celui dont nous 
citons les phrases suivantes : «Réprimer les généreux élans, donner 
l’essor aux plus vils instincts, remplacer l’amour par la cupidité et le 
travail par la rapine, éteindre tous les souvenirs, annihiler toutes les 
facultés de l’âme . . . faire du peuple un muet, un aveugle, un sourd, un 
automate, de la noblesse un troupeau de courtisans, de valets, de dé
lateurs qui s’épient, se trahissent, se dénoncent mutuellement . . . c’est 
ce qu’ils (les Phanariotes) ont fait sans se douter que des esclaves . . .  les 
flétriraient eux-mêmes dans leur indignation de l’infamante épithète de 
ciocoi (chiens). Cette épithète fait facilement comprendre le sens du
le point de départ d’une campagne contre les Phanariotes, nourrie déjà par des 
rivalités indigènes. Il en résulta en Roumanie un sentiment peu amical à l’égard 
des princes phanariotes et ce sentiment était adroitement cultivé par la propagande 
de Vancienne monarchie autro-hongroise : elle poussait les auteurs roumains de la 
Transylvanie, tels que Schulzer, Raicevich, à écrire contre les Grecs . . . pour détour
ner l’attention du peuple de la Roumanie libre». Ce n’est qu’une confusion des plus 
lamentables ; l’auteur de ces lignes paraît ignorer que les ouvrages de Sulzer et 
de Raicevich ont paru entre 1780 et 1790, c’est-à-dire p l u s  d e  30 a n s  a v a n t  
T e s s a i  d e  Z a l l o n y ,  et que par conséquent le médecin levantin n’a pu exercer 
aucune influence sur ses prédécesseurs. En même temps, si on n’avait pas perdu 
de vue les dates essentielles de l’histoire moderne des provinces roumaines, on saurait 
fort bien que de 1780 à 1830 il était absurde de parler d’une «Roumanie libre». Nous 
■serions bien curieux de savoir, par quels moyens et pour quels motifs la «propagande 
austro-hongroise» aurait pu alimenter la haine contre les Phanariotes.
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ciocoisme, type de cette époque, et qui signifie «manières de chien couchant» 
(La Romanie II. 139). Un peu plus loin Vaillant, inspiré d’un libéralisme 
outré, compare les Phanariotes aux Jésuites : «Plus les Phanariotes seront 
connus, mieux les Jésuites seront démasqués : plus les effets de leur 
immoralité seront dégradants, ignobles, cruels, mieux les principes du 
jésuitisme pourront être appréciés, jugés, condamnés . . . Les Phanariotes 
ne sont que les Jésuites avec la réalisation d’une puissance que les Jé
suites avaient rêvée» (ib. 138).

Abstraction faite des dernières remarques, cette conception est 
exactement la même que celle de la plupart des historiens roumains et 
hongrois. Selon Xenopol «daca epoca fanarióta înseamnà cea mai adàncà 
càdere a ^ârilor româneçti sub stàpànirea turceascâ, ea înseamnà §i 
perioada cea mai degradatà a stârei politice a ^àrilor române» (1st. Rom. 
XI. p. 94). En ce qui concerne l’historiographie hongroise, nous n’avons 
qu’à renvoyer à l’ouvrage monumental de Hóman et Szekfü, où l’on 
retrouve les mêmes idées (cf. Magyar Történet «Histoire de Hongrie» 
VI. p. 198, pp. 444—5).

Tout récemment aussi M. Seton-Watson a émis des idées analogues 
sur le régime phanariote. Il suffit de citer une seule de ses obser
vations s’y rapportant : «Les boyards se prêtaient servilement aux 
désirs de leur prince . . .  et partageaient avec lui des desseins cyniques 
de rapides enrichissements qu’ils ne pouvaient exploiter qu'aux dépens 
des paysans. Ceux-ci, par ailleurs, n’avaient aucun moyen de défense et 
étaient impitoyablement étranglés de toutes parts» (Histoire des Rou
mains, Paris, 1937, p. 145).

Dans ces idées il y avait certainement des exagérations et des 
généralisations hâtives, mais pourtant le noyau de cette conception 
paraissait résister jusqu’aux derniers temps à tout essai de révision 
historique. Néanmoins cela n’excluait pas la possibilité d’une tentative 
de réhabilitation qui ne tarda pas à se faire voir. C’est à M. Iorga que 
revient le mérite d’avoir montré un autre visage de l’Époque Phanariote. 
S’inspirant des recherches des hellénistes roumains (Erbiceanu, Murnu, 
Russo, etc.), il précise que la culture grecque que les hospodars implan
tèrent dans les principautés roumaines, exerça une action bienfaisante 
sur le renouveau de la vie intellectuelle roumaine, et que les débuts du 
processus d’européanisation de l’esprit roumain coïncident avec le déclin 
de l’Epoque Phanariote qui prépara le terrain pour l’influence française. 
M. Iorga pense donc qu’il faut définitivement abandonner la thèse tradi
tionnelle de l’oppression grecque (cf. Cultura romána supt Fanario|i, 
1898, ORV. IL p. 138 ss., Place, IL p. 195 ss., v. encore Roumains et
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Grecs au cours des siècles, Bucarest, 1921). Tout récemment M. Iorga 
a donné un sens nouveau à son essai de réhabilitation, cherchant à l’appli
quer non seulement à la civilisation, mais aussi à la politique du XVIIIe 
siècle. A son avis Constantin Brâncoveanu, Constantin et Nicolas Mavro- 
cordato ne seraient qu’autant de représentants du «despotisme éclairé» 
(cf. Les Phanariotes en Roumanie, Le Messager d’Athènes, 29 juillet—17 
août 1937).1 Les Grecs ont accueilli avec enthousiasme les idées de M. 
Iorga qui sont pourtant en désaccord manifeste avec toutes les opinions 
antérieures. Est-il possible d’expliquer ces divergences de vue qui, au 
premier abord, semblent être bien étonnantes?

A notre avis, il y a une bonne part de vérité dans toutes les deux 
théories dont l’opposition est plutôt illusoire. Les prétendus détracteurs 
du régime phanariote étaient presque sans exception autant de disciples 
fidèles du Siècle des Lumières, et il est vrai qu’inspirés de pensées humani
taires, ils n’ont considéré que la misère de la paysannerie, le luxe effréné 
des boyards et la corruption générale des moeurs. Ils n’ont pas parlé du 
rayonnement de la science grecque car ils savaient que, pour des raisons 
sociales, cette science restait inaccessible aux masses larges du peuple 
roumain, et que les bienfaits de cette civilisation étrangère n’ont fécondé 
que la vie intellectuelle d’une mince couche d’élite. Ils n’ont pas tenu 
compte de cette effervescence culturelle dont le centre était dans les pro
vinces roumaines, parce qu’ils considéraient avant tout les intérêts du 
peuple roumain et non pas ceux des Grecs. Cette conception était donc 
unilatérale, mais elle réflétait, au moins en partie, l’état réel des choses. 
Pour la compléter, il fallait mettre à contribution les résultats des recher
ches des hellénistes roumains. En principe, rien n’était plus juste, et si 
M. Iorga se fût arrêté à cette étape de son programme de réhabilitation, 
il aurait pu donner la meilleure synthèse de la vie intellectuelle phana
riote. Mais il voulait faire davantage et c’est là qu’il a péché contre les 
méthodes de l’historiographie scientifique. Si l’on se donne la peine de 
pénétrer un peu son raisonnement, on voit aussitôt qu’il n’a allégué 
a u c u n e  p r e u v e  contrôlable contre les assertions et les accusations 
traditionelles, et qu’il n’a même pas essayé d’infirmer les arguments 
décisifs de Xenopol et des autres historiens. Il n’a réhabilité ni la vie

1 La conception de M. Iorga est très semblable à celle de Fl. Aaron qui, dans 
un discours solennel, prononcé en 1838, ne parla que des mérites de quelques princes 
de bonne volonté, passant sous silence tout le reste (cf. Ist. §c. II. 24). Il est curieux 
de remarquer que dans la dernière synthèse de M. Iorga — où il proteste d’ailleurs 
énergiquement contre la vieille thèse «humiliante» («conceptia falsâ §i umilitoare 
pentru noi» Ist. Rom. VII. 1938. p. 6) — le terme de «despotisme éclairé» ne 
revient plus.
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morale de l’époque, ni la politique financière de ces hospodars usur
pateurs, ni l’honneur des marchands grecs, car, à cet égard, il se serait 
heurté à des obstacles insurmontables et à l’évidence même des faits 
historiques. En passant sous silence ces abus, il a donné son adhésion 
à l’opinion de ses prédécesseurs. Pour faire disparaître ces faits qui 
étaient en contradiction évidente avec sa nouvelle théorie, il n’avait 
à sa disposition qu’un seul moyen qui consistait à t a i r e  presque tout 
ce qui aurait jeté un jour défavorable sur le règne des Phanariotes.

Nous sommes d’avis que l’Époque Phanariote est en effet une 
période de renouveau intellectuel qui servait de prélude à l’influence 
française et italienne, mais que la rançon que les classes supérieures 
devaient payer pour les bienfaits de cette civilisation, c’était la misère 
la plus noire de la paysannerie. C’est à cause de ce déséquilibre social 
que la civilisation phanariote, malgré son incontestable supériorité intel
lectuelle, n’a pu laisser dans l’âme roumaine d’autres traces que des 
sentiments de haine et de mécontentement. Nous proposons donc un 
compromis entre les deux théories, compromis, qui refléterait bien les 
contrastes singuliers de cette époque particulièrement mouvementée. 
Ni les détracteurs, ni les admirateurs n'ont tout à fait raison, mais dans 
l’opinion de chacun de ces deux partis il y a une bonne part de vérité qui 
ne demande qu'à être mise en lumière. C’est ce que nous allons essayer 
de faire par l’étude de la couche la plus récente des éléments grecs de 
la langue roumaine.



I.

LA VIE INTELLECTUELLE DU XVIIIe SIÈCLE ET 
LES MOTS D’ORIGINE NÉO-GRECQUE

1 . L ’E g l i s e .  Quoique l’Epoque phanariote fût avant tout un 
régime politique, «une sorte de condominium gréco-turc» (cf. Driault- 
Lhéritier I. pp. 103—4), nous préférons commencer cette partie de notre 
analyse par l’étude des termes ecclésiastiques, car il est incontestable 
que le processus d’hellénisation de l’Eglise roumaine avait été le pré
curseur de la domination politique des hospodars d’origine grecque dans 
les provinces danubiennes. A cet égard les faits historiques semblent 
effacer toute ligne de démarcation entre le XVIIe et le XVIIIe siècles. 
On sait fort bien que les grands voïvodes du XVIIe siècle, Mathieu 
Basarab et Basile Lupu étaient entourés de conseillers et de prêtres 
grecs, et que les monastères roumains offerts aux lieux saints de l’Orient, 
ces «mânàstiri închinate» ne tardèrent pas à devenir autant de foyers du 
rayonnement de la civilisation hellénique. Au point de vue linguistique 
ii en résulta une série de changements hautement significatifs dont le 
plus important fut sans doutre l’affermissement de la position de la 
langue grecque dans le domaine de l’Eglise. Jusque-là le slave était resté 
la langue liturgique. Le clergé devait l’apprendre dans certaines écoles 
monastiques. L’arrivée des Grecs ébranla la situation de cette langue 
privilégiée (cf, lorga, 1st. bis. IL p. 10, 56, etc.). Au XVIIe siècle sa con
naissance parait avoir considérablement diminuée. «Un vivant témoignage 
nous en est donné par l’expérience de Mathieu Basarab, qui publiant 
certains livres traduits du slave, dut faire rechercher en Bulgarie un 
homme dont la culture l’aidât à contrôler les textes» (Seton-Watson, 
p. 88). Le grec a donc réussi à faire disparaître, au moins en partie, cette 
entrave traditionnelle qui avait constitué un des traits particuliers du 
«cachot» où l’esprit roumain avait été enfermé pendant des siècles, et 
dont M. Sextile Puscariu a tracé l’image, dans son «Histoire de l’ancienna 
littérature roumaine», avec un remarquable don d’évocation (cf. encore 
L. Trend, L’âme roumaine et la Transylvanie, Nouvelle Revue de Hongrie, 
1932 IL p. 435 ss. pour la réponse de M. lorga ibid. 1933. I. p. 467 ss.).
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Il est à remarquer que l’expansion de la langue grecque, bien qu’elle 
fût l’expression d’une tendance politique qui devait aboutir au régime 
phanariote, ne manquait pas d’avoir les couleurs d’une propagande 
religieuse, inspirée uniquement pas les grands intérêts de la foi chré
tienne. N’oublions pas qu’en 1685 Nicolas Milescou, ancien élève de 
l’école «Trei Ierarchi» de Jassy (cf. Iorga, GRV. II. p. 63) et auteur d’un 
Enchiridion assez célèbre à son temps (v. Legrand, Bibi. grecque du 
XVIIe s., II. p. 248) fit paraître une vraie apologie de la langue grecque 
qu’il considérait comme la seule expression possible de l’orthodoxie tradi
tionnelle, voire de la religion chrétienne («Courte démonstration comme 
quoi la science et la langue helléno-grecques sont plus nécessaires que la 
science et la langue latines», cf. P. Panaitescu, Nicolas Spathar Milescu, 
Mél. de l’Ecole roum. en France, 1925, I. pp. 163—67 et 173). Au XVIIIe 
siècle c’est le Transylvain Démétrius Eustatievici, élève de l’Académie 
de Kiev, qui exalte dans la préface de sa Grammaire roumaine, restée 
en manuscrit (1757), la mission religieuse de la langue grecque.1 En ce 
moment le mouvement uniate de Transylvanie qui, grâce à la fondation 
de l’école de Blaj, avait repris son élan, pouvait aussi contribuer à augmen
ter le zèle des fervents apôtres de cette propagande linguistique. Mais, 
chose curieuse, cette grammaire, dédiée au prince Constantin Mavrocor- 
dato, n’était pas consacrée à la langue grecque, mais à la langue roumaine ! 
Pour comprendre ce revirement, il faut tenir compte du fait que ce fut 
précisément le voïvode Constantin Mavrocordato, auteur d’une série de 
bonnes réformes (cf. Iorga, Ist. Rom. VII, 1938, p. 129 ss.), qui fit tout 
son possible pour rétablir le roumain dans le service divin de l’Eglise 
orthodoxe. Bien que ces tentatives fussent critiquées même plus tard 
avec une certaine ironie (en 1788 Raicevich fera les remarques suivantes : 
«11 Principe Costantino Mauro Cordato uomo molto inquieto, lo Ufficio 
Divino fece cambiare nella lingua Valaca, che essendo molto scarsa di 
termini, la  t r a d u z i o n e  è r i d i c o l a ,  e p o c o  g u s t a t a  
a n c h e  al  g i o r n o  d’o g g i», p. 242), Constantin chercha à faire 
encore davantage, essayant de publier en Transylvanie, avec l’aide des 
Jésuites hongrois, une traduction roumaine des lois ecclésiastiques ortho
doxes (cf. Iorga, 1st. Rom. VII. 1938, p. 142). Rien ne fut donc plus 
naturel que les efforts d’Eustatievici qui essaya de fixer les règles de la

1 «Dialectul cel elino-grecesc întru norodul romànesc se proslâveaçte, se 
mâreaçte, lumineazâ, stingînd vápaele ceale arzâtoare ale pàgânilor §i astupând 
gurile ceale deschise ale ereticilor» (cité par Iorga, 1st. lit. rom. XVIII, II. p. 273). 
La seconde partie de la phrase fait probablement allusion aux catholiques uniates 
de Transylvanie.
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langue roumaine qui était encore loin d’être élevée au niveau des besoins 
intellectuels de l’époque. On voit donc nettement que l’Époque Phana- 
riote, au lieu de supprimer les droits de la langue du peuple, fut plutôt 
favorable pour elle (cf. Xenopol, Ist. Rom. X. p. 274). Le cercle magique 
de l’engourdissement slavon s’anéantit et, parallèlement à l’affermis
sement de l’influence grecque, aussi le rôle de la langue nationale com
mence à se dessiner. C’est au règne de Constantin Mavrocordato que 
remontent les origines de cette nouvelle prise de conscience qui donnera 
naissance, en Moldavie, à l’activité de l’évêque César de Râmnic (Che- 
sarie). La préface de 1776 des «Minee», ce vaste recueil des textes liturgi
ques, ne laisse subsister aucun doute quant aux tendances religieuses du 
XVIIR siècle.1

* * *

Même avant l’Epoque des Phanariotes on trouve en roumain un 
grand nombre de mots ecclésiastiques d’origine grecque. M. Murnu en énu
mère plus de cent (ex. ae>, afurisesc, aghiâzmà, ambôn ~  arrwôn, anàforà, 
anátemá, ánghel), mais ce nombre peut être considérablement accru, si 
l’on y ajoute les termes recueillis en d’autres travaux lexicologiques. 
Il est curieux de constater que M. Murnu n’a pas admis dans sa liste dressée 
aux alentours de 1890 certains vocables que Cihac avait déjà enregistrés 
dix ans auparavant. En consultant Cihac, on pourrait ajouter à la liste 
antérieure des mots tels que àghios, àrgos, drtos, artofôrion, arhondar, etc. 
Les dictionnaires modernes, comme ceux de Tiktin et de l’Académie 
Roumaine, de même que le Dic|ionar Enciclopedic donnent des ren
seignements encore plus détaillés. Cette fois il suffit de rappeler les termes 
tels que arhierie «dignité de prélat, prélature» (-= άρχιερεία,, attesté chez 
Dosofteiu, cf. DA., Tiktin, HEMR.), arhimandrie «archimandritat, 
couvent dirigé par un archimandrite» (-= *άρχιμανδρεία, attesté dans la 
Cazania de 1644, cf. DA., Tiktin, HEMR.), canonist «établir, régler ; 
canoniser ; imposer une pénitence» (< κανονίζω, attesté dans la Vie des 
Saints de Dosofteiu, cf. DA., Tiktin), etc. Les additions de ce genre, qui 
augmenteraient considérablement les matéraux réunis par Murnu, sont

1 «Luminâtoriï ceï de al treilé ai Besériciï Rumâneçtï, fiindű eu totulü în- 
streinaR de asemânaré limbiï ceiï greceçtï, çi mai aproape de limba cé sloveneascâ, 
intru acéïa îçi fâcé çi slujbele lor. Care slujbe dupre vreme ràmâindü eu tótul neînte- 
lése la ascultâtorï, din pàstoriï Besériciï Româneçtï, ceï ce au fost adäpaR sau de 
limba slovenéscâ sau de cea grecéscà, s’au sârguit în totu félïulü de aû dat în limba 
rumânéscâ, pre cumü sä vàdü, câteva slujbe ale Besériciï» (BH. II. p. 215). Pour 
l’importance de cet aveu cf. Iorga, Ist. Rom. VII. 1938, p. 323, où la citation est 
reproduite avec plusieurs erreurs (slavoneascà pour slonenéscâ, etc.).
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tellement nombreuses qu’à vrai dire, t o u t e  l’h i s t o i r e  d e s  
h e l l é n i s m e s  e c c l é s i a s t i q u e s  p r  é-p h a n a r i o t e s  
s e r a i t  à r e f a i r e .  Les cadres de notre étude ne nous permettent 
pas d’y penser ; c’est pourquoi nous nous bornons sur ce point à quelques 
constatations générales.

Les termes ecclésiastiques du XVIe et du XVIIe siècles peuvent 
être classés en deux groupes bien distincts : d’une part, il y a des hellé
nismes venus en roumain par l’intermédiaire du slave ecclésiastique, et 
de l’autre, il y a des emprunts directs. Ces deux groupes ne font que 
refléter deux étapes de l’histoire de l’Église roumaine : le premier corres
pond à l’influence slave qui servait de véhicule à une quantité de tra
ditions byzantines (c’est la «Byzance après Byzance» de M. Iorga), et 
le second est attaché par des liens indissolubles aux débuts de l’expansion 
grecque dans les voïvodats roumaines. Au premier ressortissent les 
mots du type acâtist ^άκά'&ίστος, cf. vieux-slave, russe aKaoncru (Vasmer, 
Gr. SI. Et. III. 27.) afurisï <  άφορίζω, cf. vieux-slave a<|)oypicaTH, 
ipopsifiu <  υποψήφιος, cf. ηποψγφι'Β (1600: Iorga, Acte Ardeal-Moldova, 
217—8), làvrâ «= λαύρα, cf. vieux-slave Jiaispa, (Vasmer, o. c. 109) etc., 
et au second ceux qui, au lieu de venir par la filière du slave, ont passé 
directement de grec en roumain. A cet égard les ouvrages de Dosofteiu 
méritent une attention toute particulière, car on y rencontre un grand 
nombre de mots d’origine grecque qui n’existent pas dans les langues 
slaves (ex. alurghidà «manteau royal» DEnc. <  άλονργίδα. arhierâfi «être 
évêque ou prélat» DA., cf. αρχιερατεύω «devenir prélat», iconomahie 
«guerre contre les images» DA. -=εΐκονομαχία, mängänie «sortilège» 
Tiktin -=μαγγανεία, etc.). Aussi dans les écrits de Constantin Canta- 
cuzino, ce fameux élève de l’Université de Padoue, on rencontre des 
emprunts analogues (ex. ieromnimon, 1667 : Iorga, Const. Cant. 7 
<  ιερομνήμων «sacrarum rerum v. sacrorum rituum memoriae praefectus» 
Thés. IV. 538).

Ces emprunts directs servent d’introduction aux néologismes 
ecclésiastiques de l’Epoque Phanariote. Les ressemblances entre ces deux 
catégories rendent très difficile, sinon impossible de séparer les emprunts 
du XVIIIe siècle d’avec ceux du XVIIe. Pendant cette période l’or
ganisation de l’Eglise orthodoxe ne subit pas des changements profonds 
et les motifs concrets (institutions, etc.) qui expliquent l’admission d’un 
hellénisme au point de vue de la culture matérielle ou spirituelle, sont 
à peu près les mêmes au XVIIe et au XVIIIe siècles. Comme il en est 
ainsi, on ne peut s’appuyer que sur les données chronologiques qui 
pourtant, surtout dans le domaine dont nous nous occupons en ce mo



ment, n’ont qu’une valeur bien relative. On sait et nous-mêmes avons 
dit plus haut que le mot aghidzmd «eau bénite» est attesté avant le XVIIIe 
siècle. Cependant aghiasmatár qui désigne le bénitier, ne se rencontre 
qu’à l’Epoque Phanariote. Peut-on en conclure qu’auparavant le ré
cipient contenant l’eau bénite eût un autre nom ? Certainement non, car les 
deux dénominations semblent inséparables l’une de l’autre. Sur ce point tout 
problème de datation est avant tout une affaire de dépouillement, car 
il est toujours possible et même probable que d’autres chercheurs plus 
heureux pourront relever des exemples (¥aghiasmatár même avant 1700.

Malgré ces précautions que nous avons cru nécessaire de prendre 
par rapport aux questions de chronologie, il est incontestable que 
nombre de termes ecclésiastiques semblent être inséparables de l’at
mosphère intellectuelle du XVIIIe siècle. A ce moment tout est carac
térisé par une hellénisation progressive de la vie roumaine, et la termi
nologie religieuse ne fait qu’obéir à cette tendance générale de l’époque. 
Quand on avait commencé à offrir des couvents roumains aux grands 
monastères du Mont Athos, on se contentait de dire avec un mot latin 
héréditaire, inclinare, c’est-à-dire a închina (cf. mànàstiri închinate, etc.). 
Maintenant on dit ajierosi, afiéroma aussi bien en roum. septentrional 
qu’en aroumain (de gr. αφιερώνω). Mais ce néologisme est encore très peu 
compris, et c’est pourquoi on cherche à l’expliquer par des expressions 
tautologiques (1799: s'aü afierosit fi s'aü dat ; m. d. : acéstà afierosire 
.fi miluire ; 1817 : prin danii fi afierosiri, cf. HEMR., s. v). Les mots qui 
auparavant avaient été admis sous une forme mieux adaptée à l’esprit 
et à la structure de la langue roumaine, subissent une processus de 
«regrécisation». Au XVIIe siècle on disait anagnôst, au XVIIIe on dit 
anagnóstis. Parfois le même mot grec passe en roumain sous trois formes 
différentes : d’abord sous une forme entièrement slave (proroc, cf. 
npopoKb), ensuite comme une variante slavo-grecque (prooroc), et à la 
fin, sous une forme entièrement grecque (prooratec, cf. Bogrea, DR. III. 
p. 735). On adopte une quantité de mots grecs pour désigner soit 
des notions hiérarchiques (arhidiaconie ^άρχιδιακονία, arhierdrh -=̂ *άρχιε- 
ράρχης, arhicrátic < αρχιερατικός, arhierolucrare < άρχιερο -|- lucrare, 
arhíerosínd <  άρχιερωσύνη), soit des genres de littérature religieuse 
(anastasimatdr <  άναστασιματάριον, antológhion <άνΰολόγιον, chiriaco- 
drómion -= κνριακοδρόμιον, euhológhion <  ενχολόγιον, minológhion <  μηνο- 
λόγίον, etc.), soit des cérémonies (cherodosie <  κεροδοσ ία) ou des 
objets appartenant au mobilier d’église (proschinitdriu «prie-Dieu» 
-= προσκννητάριον). La Trinité se compose désormais de trois ipostase 
(~=. υπό στάσις), la prévoyance divine s’appelle prônie (πρόνοια) et Dieu
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qui n’a pas de commencement, est qualifié d'dnarh (-^άναρχος). La 
continuité du pouvoir apostolique est indiquée par l’adverbe alilodiadôhos 
(-= άλληλοδιαδόχως) et même les creçtini deviennent hristiani (-^χρι
στιανός). Les superstitions (disidemonie ~ disiremonie <  δεισιδαιμονία) 
subissent des transformations analogues : on entend parler de evdémon, 
cacodémon, hiromândie, gheomdndie, necromdndie, etc.

Tout cela représente une vie religieuse assez développée qui semble 
être bien supérieure à celle des Aroumains ou des Albanais. Dans les 
dialectes sud-danubiens et en albanais on n’a relevé que des termes 
religieux relativement primitifs qui ont leurs correspondances dans la 
terminologie roumaine pré-phanariote. Les mots tels que alb. ajdzmë, 
gumén, ikoné, kallogjér, aroum. ayiazmô, icoanà, (cf. Hardy p. 17) corres
pondent en roum. à aghidzmà, igámén, icodnâ, cdlùgâr qui sont tous des 
mots antérieurs à l’époque que nous examinons. Si l’on compare à ce 
vocabulaire moins étendu la richesse de la terminologie phanariote, 
l’apport du XVIIIe siècle paraît très considérable. Cependant sur ce 
point il est prudent de ne pas se faire d’illusions, surtout en ce qui con
cerne l’importance de ces faits linguistiques au point de vue de l’histoire 
de la civilisation. Une vie religieuse plus nuancée, plus raffinée a certaine
ment existé dans les provinces roumaines, mais d’un côté, elle se perdait 
souvent «dans un labyrinthe de superstitions et d’erreurs»,1 et de l’autre, 
elle n’était que le privilège d’un petit nombre de gens lettrés qui ne 
suffisait certainement pas pour répandre la même culture dans les 
masses larges du bas-clergé. Les auteurs de l’époque ne tarissent pas de 
blâmer l’ignorance profonde du clergé roumain. «Ils participent à l’igno
rance commune» — écrit Hauterive — «mais c’est par persuasion plus 
que par esprit d’intérêt. Le fruit qu’ils retirent de la superstition de leurs 
ouailles est asses mince pour qu’on ne les accuse ni d’en donner l’exemple 
par une hypocrisie avide, ni de la soutenir par un zèle fanatique» (p. 148). 
Le même auteur nous apprend que les prêtres n’ont aucune part à 
l’instruction de la religion et que «ce n’est point à eux qu’on peut s’en 
prendre des préjugés qu’une ignorance immémoriale a mêlés à la pureté 
de la religion» (1. c.). C’étaient donc des gens de bonne volonté que leur 
milieu et leur condition sociale assez humble ont empêchés de participer 
aux bienfaits d’une culture supérieure. En même temps les couvents 
offerts aux Grecs, qui étaient les vrais foyers de la civilisation ecclésiasti-

1 Cf. une remarque de Saumery : «Le prince Maurocordato m’avoua que leur 
croyance ressembloit plutôt à un labyrinthe de superstitions et d’erreurs qu’à un 
système raisonné et suivi», Mémoires et aventures secrètes et curieuses d’un voyage 
du Levant, Liège, 1732, IL p. 177 (cité par Iorga, 1st. Rom. VII. p. 12, note 1.).
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que, restaient trop odieux aux yeux des Roumains pour pouvoir satisfaire 
à leur mission civilisatrice.1 On ne sait que trop que les religieux venus 
de l’étranger «s’emparent d’un couvent comme d’une conquête» (o. c. 
p. 156) et que leur seul but consiste à transporter ailleurs «ce qu’ils ne 
veulent bien réserver pour eux» (1. c.). Malgré cela il serait injuste de dire 
que seuls les prêtres grecs soient responsables de cette ignorance générale 
dont ils n’ont, pas réussi à dissiper les nuages. La responsabilité en incombe 
aux antécédents historiques qui ont préparé l’Epoque des Phanariotes, 
et en dernière analyse, à l’histoire entière des provinces danubiennes.

2 .  L ’E ta t .  En étudiant l’influence du régime politique des Phana
riotes sur la langue roumaine, il faut examiner quatre domaines bien 
importants de la vie publique. Nous allons voir d’abord la terminologie 
politique proprement dite, ensuite les expressions qui caractérisent la 
langue administrative et la terminologie juridique, et enfin, nous énu
mérerons quelques termes qui se réfèrent à la guerre et à l’art militaire.

a) L a  t e r m i n o l o g i e  p o l i t i q u e .  Il serait tout à fait erroné de croire 
que les 110 ans du régime phanariote aient suffi pour changer entièrement 
l’aspect traditionnel de l’ancienne terminologie slavo-roumaine qui, 
à une étape plus ancienne de l’évolution, s’était enrichie aussi d’une 
quantité de mots hongrois (pour ceux-ci cf. l’étude très fouillée de L. 
Treml, Ung. Jahrb. IX. p. 276 ss.). Néanmoins on peut y relever un 
certain nombre de néologismes dont la plupart sont des termes orientaux 
(turcs, arabes, persans) et non pas des mots d’origine grecque. Ce fait 
s’explique fort bien par le caractère turc du pouvoir suprême qui émanait 
de la Porte de Constantinople, ainsi que par le désir incessant des hospo- 
dars danubiens d’imiter autant que possible les manières et les insti
tutions de la cour ottomane. Si l’on compare au nombre relativement 
restreint de nos hellénismes de caractère politique les longues listes de 
termes orientaux que §aineanu avait dressées dans son «Influença orien- 
talä» (cf. t. I. p. 133 ss.), on voit aussitôt que dans ce domaine de la vie 
publique l’infiltration des éléments grecs n’est qu’un épisode peu impor
tant par rapport à la pénétration massive des termes turcs logiquement 
apparentés.

Bien que, depuis le XVIe siècle, les Grecs aient joué un rôle assez

1 Dans une conférence faite à Paris, en 1913, A. A. Stourdza a souligné à 
juste titre les contrastes sociaux de la vie religieuse roumaine du XVIIle siècle : 
«Les hauts prélats grecs, instruits et souples, ne furent plus en communion d’âme 
avec le bas clergé roumain, demeuré roumain, mais qui était aussi misérable et 
ignorant que le peuple lui-même» (La diplomatie européenne et les pays roumains 
au XVIIIe siècle, Paris, 1913, p. 15).

3
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considérable dans la vie politique des voïvodats roumains (cf. Iorga, 
HEB. p. 54 ss.), les termes grecs antérieurs à l’avènement des princes 
phanariotes se réduisent à quelques unités. Il s’agit, dans la plupart des 
cas, de mots littéraires, attestés surtout — comme beaucoup de termes 
ecclésiastiques — dans les ouvrages de Dosofteiu (ex. singlit «conseil 
d’Etat»<  σύγκλητος, singlitic «conseiller d’Etat»<  συγκλητικός, Tiktin). 
On y peut ajouter quelques autres termes qui ont déjà été recueillis par 
Murnu, à savoir ipat «consul» (attesté uniquement dans l’«Indreptarea 
Legii» de 1652), politie «Etat», schiptru «sceptre», tirân «tyran», etc. 
Quelques noms de dignité avaient pénétré en roumain à travers le moyen- 
bulgare, ce véritable «latin médiéval» des anciennes chancelleries rou
maines (cf. logofàt -= ΛθΓθφβττ> <  μέγας λογοθέτης; spätar correspond 
très probablement à σπαϋάριος, slave cnatjmpmi, Vasmer, o. c. 185, 
quoique, selon M. Giurescu, il s’agisse plutôt d’un dérivé roumain 
de spatà, cf. portar, çetrar, etc. v. Ist. Rom. II. pp. 370—373). 
L’apport du XVIIIe siècle est si mince qu’il est impos sible d’en 
former un système cohérent. Signalons epicrâtie ,Etat’ <  επικράτεια. 
aftocrát< αύτοκράτωρ, aftocratoricesc< αντοκρατορικός, despotismôs despo
tisme’ -== δεσποτισμός, etc. Tous ces mots restent un peu en marge de 
la terminologie officielle proprement dite, parce que leur emploi est 
loin d’être général dans les deux voïvodats. Au sens de ,politique’ on dit 
politic, tandis que politicos prend de plus en plus le sens de ,poli, courtois’, 
probablement sous l’influence de l’adverbe πολιτικώς (cf. CGr. § 75). 
Pour dire ,gouverner’, on se sert parfois du mot iconomisi (cf. chivernisi). 
Le pouvoir princier peut être qualifié d'ighemonicesc (-= ηγεμονικός). Le 
nom ancien de la ville (ora§-=z hongrois város) cède sa place, au moins 
momentanément, au mot politie (-=. πολιτεία, ex. politia Bucureçtilor). 
Quelques chroniqueurs mineurs comme E. Kogâlniceanu et E. Vàcarescu 
essaient d’introduire aussi horä-^χώρα, mais leur innovation n’a pas 
de succès. La succession au trône est indiquée par diadohie <  διαδοχή et 
le successeur même porte le nom de diàdoh< διάδοχος. Il est curieux 
de voir qu’au sens de «révolution, révolte» on trouve bien des mots 
d’origine grecque (epanâstasis -= επανάστασις, apostasie «= άποστασία, 
eteríe -= έταρεία, anarhie «= αναρχία). «Traître» et «trahison» s’expri
ment par prodôtis et prodosie (-^προδότης, προδοσία). Au sens d’«exil» 
et «exiler» on rencontre parfois exorie et exorisï εξορία, εξορίζω). La 
liberté dont l’ancien nom est slobozénie (du slave slobod ,libre’), se trans
forme maintenant en elefterie Q= ελευθερία), et les verbes elefterosi, 
litrosi (-= ελενϋερώνω, λυτρώνω) sont également usités. Tout cela n’est 
qu’un reflet roumain de la renaissance du patriotisme grec qui n’a pas
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manqué d’exercer une influence décisive sur l’éveil du sentiment national 
roumain.

b) L a  l a n g u e  d ’ a d m i n i s t r a t i o n .  Contrairement à ce que nous 
venons d’établir à propos l’organisation suprême de la vie d’Etat, la 
langue d’administration fait témoignage d’une pénétration assez impor
tante des termes officiels de l’époque. Inutile de dire que la cause en est 
la nationalité grecque de la plupart des fonctionnaires. A cet égard il 
faut préciser que les dignités supérieures restent généralement réservées 
aux Roumains (cf. Xenopol, Ist. Rom. X. p. 105 et §äin. IO. I. p. 157). 
On sait que parmi les grands dignitaires de Nicolas Mavrocordato, le 
premier prince phanariote, il n’y avait que trois ou quatre Grecs, établis 
peu de temps auparavant dans les voïvodats roumains (Ramadan vel 
postelnic, Spandoni, caminar et Sculi camaraç). Pendant son second 
règne, il nomme le Grec Manolache Hurmuzache (un des ancêtres de la 
célèbre famille des Hurmuzachi) au poste de «comis mare» (cf. Neculcea, 
Let. II. 327, 373). Sous les autres princes ce n’est qu’une exception si 
l’on rencontre 5 boyards grecs à la fois dans le «divan» princier (comme 
cela arrive sous Grégoire Alexandre Ghica, 1764—67, cf. E. Kogälniceanu, 
Let. III. p. 261). En revanche, les fonctionnaires départementaux qui 
pouvaient assister en personne à l’exaction des impôts, sont, dans la 
plupart des cas, des Grecs plus ou moins assimilés à la population rou
maine. Enache Kogälniceanu dit expressément que «Scarlat Ghica avea 
pela (inuturi tot oameni greci» (Let. III. p. 240) et Boscovich, un voyageur 
italien fait aussi des remarques analogues : «La Moldavie è una provincia 
tutta Christiana, governata da un principe greco, scelto dalla Porta, il 
quale ha la più gran parte dei suoi officiali parimenti greci» (Giornale, 
p. 91). Malgré cela il est certain que «dans la rédaction des actes 
de l’Etat, le roumain, qui avait remplacé depuis un siècle à peine le 
slavon, conserva tous ses droits» (Iorga, Place, IL p. 196). Mais 
n’oublions pas qu’il y avait aussi beaucoup de documents rédigés en 
grec, et que le modèle du style officiel était donné à ce temps-là non pas 
par la simplicité rustique des «pisari» du pays, mais par la manière 
d’écrire des fonctionnaires d’origine grecque qui cherchaient à faire béné
ficier le roumain, en tant que langue d’Etat, des tournures convention
nelles de la langue d’administration byzantine. Ils trouvaient trop simple 
ce roumain considérablement slavisé qui avaient conservé, à travers tout 
le XVIIe siècle, sa saveur paysanne, et pour mieux adapter ce nouveau 
moyen d’expression à leurs besoins intellectuels, ils essayèrent d’y 
transposer, soit littéralement, soit par des périphrases approximatives, 
les tours caractéristiques de leur langue maternelle. Que les mots qu’ils

3*
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réussissaient à y introduire de la sorte, fussent tous autant de «Luxus
lehnwörter», nous ne le croyons pas : car si l’on disait epimelie au lieu 
de purtare de grijà, ou si l’on employait côte à côte les deux expressions 
synonymes, on se donnait au moins l’illusion d’avoir définitivement 
établi le règne de l’esprit hellénique sur l’esprit et le peuple roumains. 
En même temps ces néologismes à peine assimilés à la langue roumaine 
servaient incontestablement à en faire une espèce de l a n g u e  s a 
v a n t e ,  digne d’être écrite et parlée.

L’effet de ces facteurs d’ordre social, dont nous parlerons encore 
à propos de l’analyse de la langue de la société phanariote, est d’ailleurs 
antérieur au XVIIe siècle. Au XVIIe on disait déjà chwernisi «gouverner, 
administrer» κυβερνώ) et on employait diatacsie «ordre, édit» διάταξις,
cf. Murnu 18). Il est fort probable que ces mots ne sont qu’autant de 
souvenirs du règne des voïvodes grécophiles, Mathieu Basarabe et 
Basile Lupu.

Au XVIIle siècle les termes de ce genre se multiplient avec une 
rapidité étonnante pour disparaître de nouveau pendant la première 
moitié du XIXe siècle. Les termes qui désignent le désordre, l’abus, la 
destruction ou le péculat, sont particulièrement fréquents (acatastasie 
-^ακαταστασία, afanismós -^άφανισμός, anomalie < ανωμαλία, ataxie < αταξία, 
catáhrisis <κα.τάχρησις, amélie -^άμέλεια,ατηβΐίή <άμελώ, distihíe «=δυστυχία, 
sfeterismós «= σφετερισμός, etc.). Il est bien caractéristique que les termes 
amélioratifs correspondants (comme eftaxie < ευταξία, afcolie <  ευκολία, 
eftihíe -=ευτυχία, (buna) diátesis -=ζόιά&εσις) sont beaucoup moins usités. 
Le rapport adressé au prince s’appelle anaforà (άναφορά), et la police qui 
surveille la sûreté publique (asfalie < ασφάλεια) prend, au moins pour 
quelques temps, le nom de astinomie αστυνομία) . «Défendre les intérêts 
de quelqu’un» se dit diafendefsi (-=■διαφεντεύω) ou sigurifsi (~=.σιγουρεύω), 
et l’enquête que les fonctionnaires sont parfois obligés de faire, pour 
assurer la tranquillité du pays (isihie <  ησυχία) ou pour poursuivre 
(chinighisi -= κυνηγώ) les coupables, porte le nom de periérghie, car, au 
moins selon les formules officielles, elles impliquent l’exactitude la plus 
scrupuleuse (cf. περιέργεια «curiosité», περιεργάζομαι «faire l’inspection 
de qch.»).

Les verbes traditionnels comme in$tiinß, intrebuinß ou impiedicà 
cèdent leur place à des mots plus nobles tels que pliroforisi (-=πληροφορώ), 
metahirisi ( < μεταχειρίζομαι) et discolefsi (-=δυσκολεύω). Au lieu de «a 
baga de seama» on préfère dire apovelepsi αποβλέπω) et împrejurare
est remplacé presque constamment par peristasis (<περίστασις). Il n’est 
que trop naturel que les termes qui se rapportent à la vie des chancel-
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leries, sont tous grecs, que les fonctionnaires sont practicoçi (~= πρακτικός) 
ou aprahtoçi (-= άπραχτος, nepracticoçi), que «rapporter» se dit parastisi, 
(<  παριστώ ou παρασταίνω) et que «faire des démarches (auprès de quel
qu’un)» s’exprime par a face chinimà (-*=κίνημα). Il n’y a plus de «legàturi» 
(rapports), mais des chinonii (-=κοινωνία), et les fonctionnaires mêmes 
portent des noms tels que éfor (<  έφορος), epistât ( < επιστάτης), epitróp 
(<  επίτροπος). Quelques verbes gréco-turcs comme beendisï «approuver, 
estimer» (<  μπεγενδίζω), buiurdisi «ordonner» (<  μπονγιονρδίζω), havas
iad isi «adjuger» (<*χαρασλαδίζω) ne font qu’ajouter un trait de plus au 
tableau intellectuel de cette époque.

Il est fort naturel que l’année 1821 met fin à l’infiltration rapide 
de ces néologismes éphémères qui ne sont que les conséquences d’un 
régime politique et d’un système d’administration. Quelques mots ont 
pourtant la vie dure. Catagrafie avait, au tournant des XVIIIe et XIXe 
siècles, deux sens : 1. inventaire, 2. recensement. De 1790 à 1860 on a une 
quantité d’exemples pour catagrafie au sens d’inventaire (outre les 
exemples cités dans le Lexique, on n’a qu’à feuilleter le Catalogue des 
manuscrits de l’Académie Roumaine, II. pp. 472—502). C’est en 1860 
qu’apparaît le néologisme inventariu, mais d’abord il n’est usité qu’à 
Bucarest (o. c. pp. 479—480). Pendant les années suivantes le mot 
pénètre peu à peu dans les autres monastères de Valachie (1861 : Gla- 
vacioc, dép. Vla§ca, Mân. Dealu, Mân. Màrgineni, dép. Prahova, 1862 : 
Cotroceni, Mân. Râncaciovu, dép. Muscel, etc.). Si l’on compare entre 
eux ces deux exemples : 1855 : catagrafie de toatà averea mi§càtoare 
. . . a sfintei mân. Glavacioc (o. c. p. 488) et 1861 : Inventariu de toata 
averera mobilâ . . .  a sfintei mân. Glavacioc (ib.), on a devant soi un cas 
évident de la disparition progressive des derniers termes administratifs 
de l’Epoque phanariote.

c) L a  l a n g u e  j u r i d i q u e .  L’évolution du système juridique roumain 
est inséparable de l’influence byzantine. Même si l’on n’admet pas pour 
le XIVe siècle l’existence d’un extrait des Basiliques, qui, selon Dé- 
métrius Cantemir, aurait été fait en Moldavie, au temps d’Alexandre le 
Bon, il est certain qu’aux XVe et XVIe siècles plusieurs traductions 
slaves des codes byzantins médiévaux (Syntagme de Mathieu Vlastarès, 
Procheiron de Basile de Macédoine) ont circulé dans la même province. 
Tout récemment on a découvert aussi d’autres «nomocanons» de ce 
genre ; entre autres celui qui fut imprimé par Coresi, en 1563, à Brassó 
et qui contient quelques fragments traduits d’un ouvrage de Jean Ne- 
steutès, patriarche de Constantinople (mort en 619 ; pour tous ces détails 
cf. Giurescu, 1st. Rom. IL pp. 490—91 et la bibliographie y relative,
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p. 505—6). Quant au droit coutumier roumain, l’excellente préface dont 
M. Iorga fit précéder son recueil d’«Anciens documents de droit roumain», 
peut donner des renseignements analogues. Au XVIIe siècle les grands 
Codes des deux princes grécophiles, dont nous avons déjà parlé à plu
sieurs reprises («Cartea româneascà de învà^àturà delà pravilele im- 
pâràte§ti» Jassy, 1646; «Indreptarea legii» Târgoviçte, 1652), ne font que 
poursuivre ces traditions déjà profondément enracinées. Malheureuse
ment les détails de cette évolution sont loin d’être suffisamment éclaircis 
au point de vue linguistique ; même sur les grandes «pravile» du XVIJ' 
siècle il n’y a pas d’ouvrage d’ensemble.1 Un dépouillement lexicographique 
aboutirait certainement à des résultats particulièrement intéressants. 
Les mots comme falchidion «falcidie» (<φαλκίδων). diatacsie «ordre, 
édit» όίάταξίς), amfithalís «né du même père et de la même mère» 

άμφι&αλής), eterothalis «deux frères nés du même père et d’une autre 
mère» ετεροθαλής), qui sont attestés dans l’«Indreptarea Legii» de 
1652 (cf. DA. IL 37, Murnu pp. 4. 18. 23, etc.), permettent de fonder de 
grands espoirs sur les travaux de ce genre.

Au XVIIIe siècle l’évolution juridique des provinces se déroule 
presque indépendamment de la langue du peuple. Les réformes agraires 
de Constantin Mavrodordato sont formulées en grec et non en roumain, 
et Scarlat Calimah, auteur d’un Code nouveau, croit devoir intercaler 
dans l’acte de promulgation s’y rapportant la remarque suivante : «astfeliu 
s’a desavârçit acest al nostru cod politicesc, alcatuit mai întâi în o b i c i- 
n u i t a  a i c i  i n | a r â  l i m b a  n e o e l i n e a s c a  § i apoi tradus 
în limba româneascà» (U. IV. p. 308). Le Code Carageà fut rédigé égale
ment en grec.1 2 Tous ces faits-là ne sont qu’autant d’indices de l’affaiblisse-

1 La meilleure bibliographie des travaux concernant l’histoire de l ’ancien 
droit roumain et ses rapports avec Byzance se trouve dans l’ouvrage de M. Zépos 
(Yps. p. 5. ss.).

2 II convient de réserver une place à part au beau «Συνταγμάτων Νομικόν··) 
d’Alexandre Ypsilanti dont la traduction roumaine fut publiée simultanément avec 
l’original grec moderne. Dans ce cas, le texte roumain reste relativement très fidèle 
à la terminologie roumaine traditionnelle. Bien des expressions phanariotes qui 
sont fréquentes dans les actes officiels de l’époque, y sont rendues à l’aide de termes 
«neaoç romani». Pour traduire «άνδρόγννον» on ne se sert pas du néologisme andro- 
ghinon, dont nous avons démontré l’existence en roumain (cf. Lex.), mais on pré
fère dire «pentru bärbat §i muerea lui» (p. 209). Dans un autre passage on évite l’em
ploi des termes juridiques aniondes et cationdes : «moçtenitorii lui cei din carii sä 
trage, §i cei ce dintr’însul sä trag» (p. 228 ~  oi ανιόντες και κατιόντες). Il est 
curieux de remarquer que ces efforts de purisme se laissent reconnaître même dans 
la rédaction du texte grec : alors qu’en roumain on écrit acea pretenderimà de pro- 
timisis, l’auteur du texte grec, n’admettant pas l’emploi de cet italianisme, se con
tente de la formule πρύτανης τής πρατιμήσεως (p. 214). Ces scrupules d’ordre sty-
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ment de la conscience nationale roumaine (cf. Xenopol, Ist. Rom. X. 
p. 27). Sur ce point les quelques recueils manuscrits qui sont rédigés dans 
la langue du peuple (comme celui fait par l’échançon Thomas Cara, 
à l’ordre d’Alexandre Moruzi, d’après l’Héxabiblos d’Arménopole), ne 
suffisent certainement pas a contre-balancer le recul considérable de 
la langue nationale.

Par suite de cette prépondérance du grec moderne, rien n’est plus 
naturel que de voir apparaître un grand nombre d’éléments grecs dans 
les documents de caractère juridique. Quand on parle de lois et de 
législation, on semble presque oublier les mots lege, legiuire, ces vieux 
mots du fonds latin de la langue roumaine. On n’entend parler que de 
nomofilax «gardien des lois, nomophylace» νομοφύλαξ), nomothétis 
«législateur» <  νομοϋέτης, nomicós «juriste»<ro/zo>idç, nomothemisi «faire 
des lois» <  νομοϋετώ, etc. Nedreptate, ce mot latin (cf. drept <  directus) 
affublé d’un préfixe slave, qui revient à chaque page du recueil des 
documents du droit coutumier, et qui est, par conséquent, un terme 
juridique bien populaire, commence à avoir pour rival un mot savant, 
à savoir adichie. Tout ce qui concerne le mariage et la dot, tend à prendre 
des dénominations grecques. On conserve le vieux mot zestre «dot» (<lat. 
dextrae), mais on dit andipricon «échange de l’immeuble dotal» -= άντίπροι- 
κον), exôpricà «biens paraphernaux» -^εξώπροικα), ipóvolon «ce que la 
femme reçoit, outre sa dot, de la fortune de son mari qui est mort» -= νπό- 
βολον, paraférnà «biens paraphernaux» <  παράφερνα, etc. Tout ce qui se 
rapporte au legs et au testament, est également grec. On avait diatâ 

διάτα) au sens de «testament» dès le XVIIe (Tiktin) ; maintenant 
on y ajoute des termes comme o diatâ olografà «testament autographe»
<  ολόγραφος, ácliros «sans héritiers» <  άκληρος, clironôm «héritier» <  κληρο
νόμος, clironomie «héritage» <  κληρονομιά, periusie «fortune, legs»
<  περιουσία, etc. Pour toute espèce de contrat les délais (didstimâ
<  διάστημα ou protesmie< προθεσμία) sont indiqués par des néologismes 
grecs (diminie «=διμηνία, examinie <  εξαμηνία, triminie -=τριμηνία, 
tetraminie -^τετραμηνία). Parmi les «c 1 i r ο η o m i» on distingue les 
aniôndes et les catióndes (ανιόντες ~ κατιόντες). Quand pour quelque raison 
on déclare le testament non valable (âchiros <  ακνρος), cette opération 
s’appelle anerisire (~= άναιρώ) . «Dépouiller quelqu’un de ses droits» s’ex
prime par isterisi (-^υστερώ), et toute affaire qui ressortit à la compétence 
d’un arbitrage, est jugée par une eretocrisie (~=αίρετοκρισία) dont les

listique. auxquels l’éditeur n’a guère fait attention, mériteraient d’être étudiés d’une 
façon synthétique.
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membres sont les eretocrites <  αίρετοκριτής (ou eretocrili). La «quote- 
part, la quotité» s’appelle analog άνάλογον), analoghie (<άναλογία) 
et le «droit de priorité» qui joue un rôle particulièrement important pen
dant cet âge-d’or de la protection et des faveurs personnelles, se dit 
toujours protimisis (ou protimis -^προτ(μησις). Ce terme est tellement 
fréquent à l’époque dont nous nous occupons, qu’on lui a consacré, il y a 
peu de temps, une étude à part (cf. A Cazacu, Contribu|iuni la studiul 
formärii §i evolu|iunii dreptului de protimis, Chiçinàu 1932).

Quant aux affaires de finances, le désaccord est très grand entre 
les faits historiques et le témoignage des mots d’emprunt. Personne 
n’ignore avec quelle cruauté ces princes procédaient à l’exaction des 
impôts. Comme Pertusier le dit, «ils se servaient de l’or pour arriver aux 
honneurs, se réservant de faire servir ensuite les honneurs à produire 
de l’or» (La Valachie, la Moldavie et l’influence politique des Grecs, 
Paris, 1822, p. 102). Néanmoins presqu’aucune des taxes généralement 
connues ne porte pas de dénomination grecque. Outre les mots tradition
nels comme goçtinâ ,taxe sur les moutons’, desetinâ ,taxe sur les abeilles 
et les porcs’, vacârit ,taxe sur les bêtes à corne’, câminàrit ,taxe sur le vin’ 
et les mots d’origine turque comme zahereà-^ zahra, bulg. zahare (-here), 
ngr. ζαχερέ (cf. §aineanu, ΙΟ. IL 381 et Iorga, GRV. IL pp. 147—150) on 
ne pourrait nommer que le ghenicos à propos duquel il suffit de citer un 
«hrisov» (-= χρνσόβονλλον) de Constantin Moruzi (1779): «Sä nu aiba 
nici un amestec eu celelalte venituri, nici sä se numeascà venit al vi- 
stieriei . . .  ci sä sä numeascà ghenicos . . . ca nimene din cei ce au slujit 
sä nu rämänä pagubaç de osteneala lui» (Arh. R. IL p. 115). C’était donc 
un fonds spécial dont on avait à payer les fonctionnaires de l’Etat. 
Comme on voit, les impôts ont des noms slavo-roumains, mais en re
vanche, l’exemption d’impôt s’appelle asidosie ασυδοσία) pour des 
raisons qu’il est inutile de développer longuement. Quelques taxes 
spéciales portent également des noms grecs dont l’existence est due aux 
relations de commerce entre Grecs et Roumains (ex. cantariâtica «taxe 
de pesage» <  κανταριάτικα, navlu «nolis, fret» «= ναύλον). On ne pourrait 
pas terminer cette énumération sans citer aussi quelques noms de mon
naie : dodecâr -= δωδεκάρι, icosdr -= είκοσάρι et left-= λεφτόν, en y ajoutant 
aussi des termes psychologiques aussi expressifs que arghirofilie άργν- 
ροφιλία) et filarghirie (-= φιλαργνρία).

d) L ’ a r t  m i l i t a i r e .  Le XVIIIe siècle marque une profonde décadence 
de l'art militaire roumain. Les Phanariotes préférèrent désarmer ce 
peuple toujours prêt à la révolte. Sous ce rapport on n’a à signaler que 
quelques mots littéraires comme acrovoliznws «escarmouche» f«= άκρο-
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βολισμός), catapulte (-=■ κατάπουλτα), iroizmós «héroïsme» ηρωισμός),
megalopsihie «magnanimité» (-=: μεγαλοψυχία), monomahie «duel» (-^μονο
μαχία), ormi «fougue» (ορμή), parddosis «capitulation» (<  παράόοσις). 
Même les mouvements révolutionnaires de 1821 n’ont laissé que des 
traces peu durables dans la terminologie militaire (mais cf. mavrofôr 
<  μαυροφόρος, apostât <  αποστάτης, etc.)·

3 .  L a  s o c i é t é .  Quiconque examine sans parti pris la structure 
de la société roumaine à l’Epoque des Phanariotes, doit être surpris des 
contrastes extrêmes qui y existent côte à côte. D’une part, le luxe oriental 
du prince et de ses boyards amollis, et de l’autre, la misère indescriptible 
de la paysannerie. Les origines de cette structure sociale remontent bien 
au-delà de l’époque que nous étudions (cf. I. C. Filitti, Proprietatea 
solului in Principatele Romane pânà la 1864, Bue. 1935), et il serait 
absurde de prétendre que la situation ait changé au moment même de 
la révolution grecque de 1821. A cet égard il suffit de renvoyer au rapport 
que Guéroult, consul de France, adressa à Lamartine en 1848 : «Par 
une singularité propre à ce pays, il n’existe entre les deux extrémités 
de l’échelle sociale, entre le boyard et le paysan, a u c u n e  c l a s s e  
i n t e r m é d i a i r e »  (Furnicà, Doc. 428) ; «le jeu des boyards, leurs 
folles dépenses, leur train de maison fastueux, le luxe de belles dames, 
l’usure des juifs, c’est le paysan qui paie tout ; il est le baudet et la bête 
de somme de tout le monde. Sous une fausse apparence de liberté, sa 
condition n’est au fond qu’un servage adouci et déguisé» (ibid. p. 425). 
Au XVIIIe siècle l’état du paysan devait être encore pire, mais les docu
ments de l’époque en parlent relativement peu. Sous ce rapport, rien 
n’est plus caractéristique que le fait que le seul terme grec, qui se réfère 
à la condition de la paysannerie, c’est l’expression «rumâni neelefterosi|i» 
(ne +  ελευϋερώνω). Les écrivains roumains de la première moitié du 
XIXe siècle ne cessent de s’attaquer aux vices de cette noblesse corrompue 
qui est le souvenir vivant de l’époque précédente. En 1825, Paris Mumu- 
leanu, ce moraliste austère, à qui on doit les «Caracteruri», («Mumulean, 
glas eu durere» dira Eminesco) essaie d’éveiller par de sombres prophéties 
la conscience de son peuple : «prin luesus §i zadarnicele cheltueli, de care 
neamul nostru astàzi este molipsit, cäzurä de tot biruitorii lumii» (BS. 465). 
L’aveu de Ghicà, ce grand patriote, n’est pas moins défavorable pour les 
classes supérieures : «Les Boyards actuels, o e u v r e  d e s  P h a n a 
r i o t e s  e t  d e s  R u s s e s ,  ignorant l’histoire, les tendances et 
jusqu’à la langue roumaine, ont donné dans l’action gréco-russe et se 
sont faits les instruments de l’influence gréco-russe contre laquelle la 
nationalité roumaine combat depuis bientôt des siècles . . .  La Boyarie
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actuelle se renouvelle par la base et se recrute dans tout ce qu’il y a de 
plus corrompu dans le pays. Savoir lire et écrire, donner des preuves de 
bassesse et d’habileté dans les vols, voilà tout ce qu’on demande d’un 
homme pour le porter aux plus hauts grades de la hiérarchie bureaucra
tique» (lettre à Cor, premier interprète de l’Ambassade Française de 
Constantinople, cf. N. Georgescu-Tistu, Ion Ghica scriitorul, Bue. 1935, 
p. 145). Ce que les étrangers disent de la société de ces provinces, s’accorde 
sur tous les points avec le témoignage des auteurs roumains. Selon 
Desprez «ce pays qui prend aujourd’hui» (en 1848) «si promptement tous 
les dehors de notre civilisation, soumis encore à la dangereuse influence 
des Fanariotes, g é m i s s a i t  d a n s  l e s  l i e n s  d’u ne  c i v i l i 
s a t i o n  t o u t e  b y z a n t i n e .  Tandis que le peuple souffrait 
d’exactions odieuses, les boyards, enveloppés dans leurs longues robes 
asiatiques qui convenaient à leurs goûts de satrapes, entourés d’esclaves 
zingares,1 donnaient à l’Europe le spectacle de chrétiens enchaînés aux 
moeurs dissolus du Bas-Empire et de l’ancien Orient» (cité Anul 1848,
I. 97). (Pour d’autres citations analogues cf. Xenopol, X. p. 146 ss. et 
la belle introduction d’Alexandri aux oeuvres de C. Negruzzi, CL. VI. p.
1 ss.).1 2

Il convient de signaler que même M. Iorga que nous avons présenté 
dans l’Introduction (p. 24. ss.) comme un défenseur isolé du régime pha- 
nariote, a reconnu dans ses ouvrages plus anciens les vices inexcusables 
de la noblesse : «An diesem allen waren die moldauischen Bojaren 
schuld, wie auch im übrigen der elende Zustand des Vaterlandes den 
Bojaren beider Fürstentümer auf die Bechnung zu setzen ist. Sie hatten 
dem Bauers das Vermögen, die Freiheit und alle Rechte entrissen, kurz, 
sie zu Parias gemacht. . .  Es drohte eine ewige Trennung der Nation 
in  v e r h u n g e r t e  B a u e r n  u n d  ü b e r f ü t t e r t e ,  s c h l ä 
f r i g e ,  h i r n l o s e  B o j a r e n ;  und darauf gründeten sich die 
Annexionsgelüste der Fremden» (GRV. II. p. 172).

Au lieu de poser ici le grave problème de la responsabilité histori

1 Pour se convaincre de l’«esclavage» des Tzigans il suffit de les voir rnis par 
les législateurs d’Alexandre Ypsilanti dans la même catégorie où il y a, entre d’autres 
«biens meubles», les animaux domestiques («τά αυτοκίνητα oi κατζίβελοι δηλ. και τά 
ζώα» ~  «ceale de sineç miçcàtoare, adicà figani §i vite», Yps. p. 184.)

2 On peut compléter ce tableau par ce que A. A. Stourdza dit de la haute 
société de l’Epoque phanariote : «L’aristocratie elle-même, qui avait déjà commencé 
à perdre au XVIIe siècle une partie de son caractère national, se scinda en deux 
groupes hostiles : l’un, farouche, se terra avec les paysans à la campagne et demeura 
roumain ; et l’autre, l’aristocratie de cour, s’hellénisa en grande partie, tandis 
qu’avec le peuple, demeuré toujours roumain, l’abîme se creusa de plus en plus» 
(o. c. p. 15).
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que, nous préférons, conformément à notre but, appuyer toutes nos 
réflexions sur le témoignage direct des mots d’origine grecque de l’époque. 
Nous nous proposons de passer en revue les expressions qui se rapportent 
à l’échelle sociale, à la famille, à la conversation, à la correspondance, 
aux divertissements et aux jeux, pour examiner enfin les termes de 
caractère psychologique (vertus et vices, facultés de l’âme, etc.) qui, 
à notre avis, sont inséparables de la structure même de la société pha- 
nariote.

a) L a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e .  Il e s t  curieux de remarquer que parmi 
les dénominations des rangs de boyards, on ne rencontre que deux 
dénominations collectives de caractère phanariote, à savoir protipen- 
dd(dà) -= πρώτη πεντάδα et dodecddâ^ δωδεκάδα. Les noms roumains qui 
désignaient les membres de la première classe (logofe î, vornici, hatmani, 
postelnici, agi), n’ont pas été remplacés par des dénominations grecques ; 
au contraire, comme termes liés au sol même du pays, ils étaient d’un 
emploi fréquent aussi sous des formes grécisées (βόρνικος, χάτμαν, ποστέλ- 
νικος, άγάς, cf. pp. 18—9). Quant à protipendadà, nous avons montré dans 
notre Lexique qu’il est devenu plus tard un terme de caractère non-poli- 
tique, désignant tout simplement l’élite de la société (v. Lex. s. v.). Cette 
évolution du sens est certainement en relation avec le grand nombre des bo
yards titulaires qui recevaient les titres de logofàt, vomie, etc. sans occuper 
réellement les postes auxquels ces titres étaient liés. Comme Xenopol 
a analysé longuement cette manie des titres (cf. Ist. Rom. X. p. 151 ss.), 
il est inutile d’y insister davantage. Il suffit de montrer qu’en Moldavie, 
en 1782, il y avait jusqu’à cinq «vel vornici» (Ur. IL 42), et qu’en 1803, 
sous Alexandre Moruzi, on y rencontre trois «vel vornic de (arâ de sus» 
(Ur. III. 172). A ce propos Xenopol avait bien raison de remarquer que 
«nefiind decât o singurâ .̂arâ de sus, numai unul din aceçti trei era 
intr’adevär dregâtor . . . iar ceilal(i erau numai niste purtätori de titluri» 
(1st. Rom. X. p. 152, cf. encore N. Iorga, RL XIX. p. 10 ss.).

Outre cette pullulation des titres officiels, l’Époque Phanariote 
est caractérisée par une lutte néfaste des nobles (evghenis, evghenist 

ενγενής) et des roturiers (aghenis-^ αγενής). L'ambition et l’amour- 
propre (jiiotimie <  φιλοτιμία, jiloprosopie-^ψιλοπροσωπία) font dans la 
vie publique les plus grands ravages : figurer dans le livre d’or de la 
noblesse, dans Yarhondologhie, c’est là un honneur qui vaut tous les sacri
fices. On cherche à obtenir tous les pronômii («privilèges» προνόμιον) 
possibles, et quoiqu’on parle beaucoup de ipôlipsis (-=νπόληψις), ce terme 
ne suffit pas, à lui seul, pour masquer la corruption et la bassesse des 
personnages simandicô§i (<  σΐ/μαντικός).
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b) La famille. Les termes qui se rapportent à la vie de famille 
sont relativement peu nombreux. Les expressions telles que andrôghinon 
«couple, mari et femme» (-= άνδρόγυνον), sinichésion «mariage» (-=■ σννυι- 
κέσιον), familiárh «père de famille» *φαμιλιάρχης) proviennent de la 
langue des chancelleries. Quelques termes de caresse comme babâc 
(bâbacâ -= μπαμπάκας) «papa», |afâ (-=■ τζάτζα) «tante» indiquent la péné
tration de l’influence grecque même dans le langage familier. Les mots 
qui expriment la jalousie (zúlie-^ζούλεια, zulipsi-=: ζονλενω) de même 
que les diverses dénominations des maîtresses (ipochimenâ^υποκείμενον, 
madracùcà «= μαντρακοϋκα, palachidâ -= παλλακίδα) renvoient à la dépra
vation générale des moeurs qui, en tant que phénomène social, doit 
beaucoup à l’influence grecque, comme le prouve, entre autres, l’aveu 
d’un contemporain, le général comte de Langeron (cité par Xenopol, 
Ist. Rom. X. 163).1 C’est ici qu’il faut rappeler aussi les termes qui 
indiquent des maladies vénériennes (malafranfâ, sculamento, etc.).

c) La conversation. Nous avons déjà insisté plus d’une fois sur 
l’importance du bilinguisme gréco-roumain à l’Époque Phanariote. Une 
des conséquences immédiates de ce bilinguisme fut la fréquence des 
termes grecs non seulement dans la langue écrite, mais aussi dans la 
langue parlée des classes cultivées. Les dialogues du roman de Filimon 
et des pièces d’Alexandri nous en donnent bien des preuves, mais cette 
fois il est peut-être plus utile de rappeler quelques témoignages con
temporains. Selon Radu Tempea, «în Tara Romaneasca, unde sânt 
amestecaU eu Greciï . . . amesteca limba rumâneascà eu grecïasca, 
z i c â n d (c’est-à-dire «en disant» et non pas «en écrivant») : nu ma 
piraxi în loc de nu ma necàji sau supâran (BH. IL 396). Aussi 
Ple§oianu qui avait encore bien connu cette langue mixte de la conver
sation, n’oublie pas de s’en moquer : «Un îmvà^at’ e foarte départe de 
unele ca acestea ; el î(i vorbeçte simplu ca sàT în|elegi, fiincâ pentru 
aceia’T vorbe§te. Cuvintele lui sânt dulci §i placute, de§i nu sânt nalte 
§i ’npistri^ate eu ostoson (<  ώστόσον), lipon λοιπόν), tdha (-^τάχα) §i 
altele ca ale celui ce s a r e d i n t r’o l i m b a  î n t r’a 11 a ; dar

1 Cf. à l’appui un passage bien caractéristique du roman de N. Filimon : 
«Arghira, Rozalina, §i Kalmuka, frineele §i mesalinele depe atunci ale Bucureçtilor, 
erau stapâni în casa lui, ce devenise un adevärat mormânt al orcârui amor curât 
§i statornic, al orcárii credin(e conjugale» (Cioc. p. 121). A l’avis du comte V. Bat
thyányi, en Moldavie le traitement des femmes était tout à fait oriental («Die schöne 
Geschlecht ist hier fast orientalisch behandelt. Die Weiber kommen in Gesellschaft 
ohne jedoch wie bei uns einer Huldigung zu genießen», Reise . . . p. 120). Pour le 
cas où un boyard prostitua sa propre fille cf. les mémoires de Langeron (Xenopol, 
Ist. Rom. X. p. 162, note 1).
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totuçi are un §ir’ lin §i în^elegator’, care te face sä nu’ £i-se urasca ascul- 
tându-Γ» (BS. 652). Le témoignage de Héliade est encore plus précieux 
parce qu’il nous révèle même la valeur affective des termes grecs de la 
conversation : «Noi când auzim’ câte un’a din vorbele degenerate 
greceçti pe care chiar Greci le uràsc’, precum catadecsesc\ metahiriesc1, 
pliroforiesc’ (sic !), plicsis\ stenahorie, syntrofie, ypolipsis, arhonta, 
kyramu, ypokimen’ sel. n i se p a r e  cá  c u r g e  mi e r e ,  m i r o a s e  
o m u l  a c é l a  a s i m ( i t o r  § i a p o l i t i c o s :  îar cand auzim’, 
«tras\ problemä, emblemà, abys\ enigmâ, systemà, haos\ atom, ymniï, 
fas\ eclips\ eclipticâ’» §cl. care sânt asemenea greceçti dar trebuincioase, 
ni se par’ s t r e i n e  § i n e î n | e l e s e  §i zicem’ ca sânt anoste» 
(BS. III. 589). Cette remarque fait voir qu’o n n’e m p l o y a i t  c o u 
r a m m e n t  q u e  l e s  t e r m e s  q u i  s ’é t a i e n t  i n t r o d u i t s  
en r o u m a i n  par la langue parlée. Pour être poli (politicos, comme 
on dit même aujourd’hui), on n’avait qu’à imiter le langage poli des 
seigneurs grecs. Ce fait linguistique n’est qu’un reflet fidèle de cette 
longue série d’imitations qui caractérise si bien l’Époque Phanariote : 
les hospodars cherchaient à imiter le luxe turco-byzantin de la cour de 
Constantinople et les boyards roumains, à leur tour, tâchaient de modeler 
leurs manières sur celles de leur prince. Les termes grecs du langage 
de conversation ne sont qu’un miroir fidèle de la «société élégamment 
désoeuvrée» (RHSE. 1924, p. 118) de l’Epoque Phanariote.1

A propos de l’analyse des mots de ce genre, il faut énumérer en premier 
lieu les nombreux verbes de politesse comme apolapsï «avoir le plaisir» 
(<  απολαύω), cabulipsi «s’abaisser, s’humilier» (<καμπουλεύο>), catadixi 
«daigner» (^καταδέχομαι), colachefsi «flatter» (-=κολακεύω), filotimisi 
«vouloir bien» φιλοτιμώ), etc. On peut ranger dans cette catégorie
aussi les verbes tels que heretisi (ou sinhertisi) «saluer, féliciter» χαιρετώ), 
proscalisi «inviter» (-= προσκαλώ), chelevsi «recommander» (-= κελεύω), etc. 
A ces reflets incontestables du byzantinisme on peut ajouter aussi quel
ques titres honorifiques et formules d’appellation: Eclambrôtate -^εκλαμ
πρότατε, Ilicrinótita <  ειλικρινότητα, Ipsilótate-^ ύ'ψηλότατε, loghiótate 

λογιώτατε, panevgheníe «= * παν ευγενία, árhon ( drhonda) -= αρχών, άρχοντας, 
chera mu (<κερά μου au plur. cheramele, cf. Fil. Cioc. 14) etc. Une autre 
série de termes se rapporte aux formes et à la matière de la conservation.

1 II est à remarquer que, selon l’aveu de Negruzzi, on cherchait à imiter 
même les vices de prononciation des personnes de race grecque ; «era de bun ton 
a vorbi numai grece§te, sau o româneascà pestrilatä. Damele noastre începurâ a 
nu putea pronun^a pe §, pe c, pe g. Ele ziceau : mozicule, nu stii câ nu se sede zos 
dinaintea Dudutelor?» G. Negr. P. T. p. 37.
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Rappelions, entre autres, tàifas «conversation» (<τάϊφας), sindrofie 
«réunion, société intime» f-=συντροφιά), poliloghie (polologhie) «bavar
dage» -^πολυλογία, (cf. logos, Lex. et le terme dial, logorisi «a se sfàtui» Ciau- 
çianu, Vâlcea), filonichisi ,discuter’ <  φιλονεικώ, prochimen (dans a veni la 
prochimen «venir au fait» (-^προκείμενον) etc. Un verbe comme plictisï 
«(s’)ennuyer» (~=πλήκτω) semble être également en relation avec le 
langage de conversation. Les adjectifs tels que nostim (-^νόστιμος), 
anost (-^άνοστος) ont également pénétré en roumain par le canal de la 
langue parlée et non pas par la langue littéraire. C’est pourquoi ils se sont 
maintenus dans le langage familier jusqu’à nos jours (cf. p. 88).

d) L a  c o r r e s p o n d a n c e .  Personne n’a encore signalé, à notre con
naissance, la présence de quelques termes grecs relatifs à la correspon
dance dans la langue roumaine du XVIIIe siècle. Il est fort probable que 
ces mots sont dus à l’influence du style officiel et commercial. Outre le 
verbe coresponderisi qui, sous la forme de κορεσποντέρω (ou κορεσποντίζω), 
est fréquent aussi dans les documents grecs de Valachie, rappe
lons alilografie «correspondance» (-=αλληλογραφία), embereclisi «joindre» 
(■*= εμπερικλείω), plie «pli, enveloppe» (οπλικός), minist «faire venir» 
(<μψώ), etc. Le mot scrisoare et ràva§ restent en usage pendant tout le 
XVIIIe siècle ; celui-ci, emprunté du hongrois rovás, a passé même en 
grec moderne sous la forme de ραβάσι («billet-doux» VI., cf. roum. ràva§ 
de dragoste )x.

e) L e s  d i v e r t i s s e m e n t s .  Sous ce rapport il faut signaler une série
d’expression qui ont trait au jeu des cartes : cartofór «joueur passionné» 
(~= χαρτοφόρος), rigâ «roi» ( < ρήγας), decdr «dix» δεκάρι), protie «main»
(«avoir la main» <πρωτειά) endecamisi «nom d’un jeu de cartes» (<ενδεκα-\- 
μισή), spatie «trèfle» «= onadi (cf. le doublet spadà), etc. La présence de 
ces termes en roumain est bien motivée par des faits historiques : on 
sait fort bien que sous Carageà la passion des cartes était particulièrement 
répandue en Valachie à tel point que ce prince dut fonder une certaine 
«Casa Evgheniçtilor» pour retenir les jeunes gens nobles de la perte de 
tout leur héritage (cf. «Domnitorul loan Caragea gàsii de cuviin|â a 
infiin|a Casa Evgheniçtilor care avea de scop epitropisirea — sic ! — 
feciorilor de boieri ca sà-i împiedice de a pierde averile läsate de paring», 
Xenopol, Ist. Rom. X. p. 160, v. idem, Societatea sub Carageà, An. 
Acad. Rom. IL t. XXII. p. 102).

Parmi les divertissements, on peut rappeler aussi le goût des repré- 1

1 Dans le Code Ypsilanti ραβάσι est presque un synonime de έγγραφον «acte» 
(cf. Yps. p. 265, et ibid., p. 166: μακάρι όπον và εχμ καί ραβάαι άπελατζίου μπονγιουρ- 
όισμένον ~  màcar de va avea §i râvaç de apelape eu poruncà din dos).
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sentations théâtrales, auquel on doit des mots tels que parastisi «re
présenter, mettre en scène» (-^παρασταίνω), tedtru (fteâtru) «théâtre» 
(~=ζ§έατρον). tragodie «tragédie» (-^τραγωδία), comodie «comédie» (-^κωμω
δία), etc. Cf. encore le chapitre qui est consacré au rôle des arts dans la 
vie de la société phanariote.

11 est encore à remarquer que tous ces termes qui représentent 
autant de formes supérieures de la vie sociale et intellectuelle, sont 
absolument inconnus dans les dialectes sud-danubiens.

/ ) L ’ a n a l y s e  p s y c h o l o g i q u e .  On ne peut pas terminer ce chapitre 
consacré aux termes de la vie sociale sans jeter un coup d’oeil sur la 
terminologie grecque de la vie psychique. Si à cette époque il y avait eu 
des romanciers capables de transposer dans les provinces roumaines les 
finesses du roman d’analyse français, cette partie du vocabulaire phana
riote serait encore plus considérable. A défaut d’une littérature floris
sante, les sources de la terminologie psychologique sont très variées ; 
outre les termes qu’on rencontre chez D. Cantemir, il suffit de signaler 
deux couches particulièrement importantes, à savoir les mots de pro
venance ecclésiastique et les termes attestés dans les documents officiels.

Cette terminologie jette une lumière très vive sur les moeurs de 
l’époque. Outre quelques termes qui se rapportent en général à la vie de 
l’àme (comme sintdisis «conscience» <  σννείδησις, sinorisi «apercevoir» 
(-= σννορώ), sinchisï «se soucier» συγχύζω, etc.), on y trouve un grand 
nombre de noms de vices parmi lesquels nous citons les suivants : aftddie 
«insolence» αύϋάδεια), amélie «manque de soin» (<  αμέλεια), anév- 
splahnos «impitoyable» (-^άνεύσπλαχνος), ahdrist «ingrat» (-= άχάριστος), 
aprosixie «inadvertance» (-^απροσεξία), apsifisie «dédain» άψηφησία), 
adiaforie «indifférence» (̂ = αδιαφορία), filafüe «amour propre» (-^φιλαυ
τία), ipocrisie «hypocrisie» (<  υποκρισία), arghirofilie (filarghirie) «cupi
dité» (-^άργυροφιλία, φιλαργυρία), micropsihie «pusillanimité» (--μικρό- 
ψυχία), ishirocardie «dureté du coeur» ίσχυροκαρδία), etc. Les termes 
amélioratifs sont beaucoup plus rares et, ce qui est bien caractéristique, 
ils ne sont attestés que dans les textes de caractère ecclésiastique. 
Rappelons les mots tels que evgnomosine «reconnaissance» (-= εύγνοιμοσύνη), 
lapinofrosini «humilité» (-^ταπεινοφροσύνη), tarros «courage» (-=ϋάρρος), 
etc. lfos (--ύφος «1. style (du chant) 2. dignité, prestance, arrogance»), 
qui a passé par un changement sémantique comparable à celui du mot 
hang (emprunté du hongrois hang ,son’, cf. DA.), paraît provenir égale
ment d’un milieu ecclésiastique.

En considérant la liste de ces vertus et de ces vices (en roumain 
grécisé : eldtome et aretil), on ne peut pas s’empêcher de dire que ce
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vocabulaire psychologique reflète admirablement Tétât d'âme d'un 
Roumain de l’Époque Phanariote. La plupart des vices portent des noms 
grecs parce qu’un sentiment national à peine déguisé les a attachés 
inséparablement aux intrus. En même temps aussi les indigènes subissent 
l’influence du milieu qui les entoure, et bientôt les dehors d’une vie 
religieuse pieusement conservée (c’est de là que viennent les noms grecs 
des vertus chrétiennes) ne suffisent plus à cacher la corruption profonde 
des moeurs. C’est alors que les Roumains eux-mêmes reconnaissent les 
désavantages de cette civilisation officiellement imposée et qu’ils se 
voient désespérés et désorientés (apelpisifi, pour employer, une fois de 
plus, le terme de l’époque) à ce carrefour tragique des tendances d’Orient 
et d’Occident. C’est alors que les phrases de Mumuleanu font pressentir 
les reproches amères de Jean Majoresco et les satires cruelles de Michel 
Eminesco : «Noi, lipsi î fiind din bunä creçtere, am urmat streinilor 
numai la cele rele naravuri, iar cele bune au ramas tot pe seama lor, 
neîmpàrta§indu-ne §i noi intr’insele. Delà unii am luat desfä^ärile, 
plimbârile, jocul câr|,ilor . . . §i delà al îi zavistiile, neunirea, hràpirea, 
intrecerea la cinste, stricarea sângelui §i màndria päcatului cel neertat» 
(Caracteruri, BS. 466). C’est là une confession poignante que nous 
pouvons considérer comme le meilleur jugement sur la société roumaine 
de l’Époque phanariote déclinante.1

4 .  L a  c u l t u r e  i n t e l l e c t u e l l e .  L’esquisse que nous venons de 
donner de la société de l’Époque Phanariote, serait bien incomplète si nous 
n’y aj outions aussitôt quelques réflexions sur la vie intellectuelle de la même 
époque. Nous avons vu dans l’Introduction que les défenseurs du régime 
grec aiment se référer au fait que le XVIIIe siècle marque une espèce de 
renouveau intellectuel dans l’histoire de la civilisation des provinces 
roumaines. Nous nous proposons donc de comparer les faits linguistiques, 
c’est-à-dire le témoignage de nos mots d’emprunt aux conclusions qu'on 
peut tirer de l’étude des faits historiques.

Il n’est pas douteux que le rôle que les Grecs ont réussi à s’assurer

1 Certains étrangers, comme le prince de Ligne, ont reconnu, dès 1788, que 
le seul moyen de remédier à ces maux serait de rétablir les voivodes de sang rou
main : «O vous, arbitres des destins des pauvres mortels . . . Servez cette humanité, 
et en même temps la politique de plusieurs empires, en laissant en paix ces pauvres 
Moldaves ; leur pays est si beau que toute l’Europe crierait si Ton voulait s’en 
emparer. Rendez-les indépendants des tyrans de l’Orient. Qu’ils se gouvernent 
eux-mêmes, et au lieu de leur hospodar, qui est forcé d’être un despote et un fripon, 
pour faire sa cour à la Porte Ottomane, qu’on leur donne pour les diriger deux 
boyards amovibles tous les trois ans. Rentrant, au bout de ce temps-là, dans la 
classe commune, ils n’oseront pas abuser de leur autorité, car on le leur ferait payer 
bien cher ensuite» (Doc. Mano, p. 281).
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dans l’Empire ottoman déclinant, est un véritable triomphe de l’esprit 
grec sur l’esprit turc. Ce que les historiens disent d’un Alexandre Mauro- 
cordato, peut être appliqué à la plupart des princes bien intentionnés de 
l’Epoque Phanariote : «Leur secret était de fonder le relèvement de la 
Grèce par la supériorité intellectuelle sur les Turcs ; c’est là, selon eux, 
qu’elle avait la garantie de sa délivrance et chacun estimera l’élévation 
d’une telle conception» (Driault-Lhéritier, I. p. 103). Il est absolument 
certain que les écoles, les imprimeries et les bibliothèques que nous trou- 
vont en Valachie et en Moldavie sous le règne de ces hospodars, n’étaient 
qu’autant de moyens d’expression de cette supériorité intellectuelle qui, 
en des conditions plus favorables et surtout dans une situation sociale 
mieux équilibrée, aurait pu exercer une influence bienfaisante sur 
l ’esprit roumain aussi. Le classicisme de caractère byzantin que repré
sentaient les écoles et les savants grecs de l’époque (cf. C. Erbiceanu, 
Bàrba^ii cul î greci §i români, An. Ac. Rom. Sér. IL T. XXVII. 141—182), 
aurait pu remplacer dans l’histoire de la civilisation roumaine le manque 
complet d’une tradition classique occidentale, d’autant plus qu’il n’eût pas 
été en désaccord avec les traditions byzantines de l’Eglise roumaine 
(cf. A. Goldner, Clasicismul în Principatele Romane, Studii Greco-Rom. 
laçi, 1901). Bien que les hospodars ne puissent être accusés d’avoir 
protégé uniquement la vie intellectuelle de leur peuple et étouffé celle 
du peuple roumain (cf. p. 29.), il est certain que ces contacts intellectuels 
gréco-roumains n’ont pas été aussi féconds, aussi riches en résultats 
durables qu’ils auraient pu être, si une antipathie presque instinctive 
n’avait barré la route à tout essai de rapprochement et de compréhension. 
Les Phanariotes ont appris beaucoup de choses aux Roumains, mais ils 
auraient pu leur apprendre encore davantage, si le terrain avait été 
mieux préparé pour leur venue, si le niveau de la culture intellectuelle 
du peuple roumain avait été plus élevé, et si certaines prédispo
sitions sentimentales n’avaient pas rendu les Roumains méfiants vis-à-vis 
de tout ce qui venait du côté des Grecs. Néanmoins ce sont ces 
immigrés détestés qui ont fait sentir jusque dans ces provinces arriérées 
le souffle du Siècle des Lumières. A cet égard ils ont des mérites parti
culiers que les grands courants d’idées européens ne suffisent pas d’expli
quer d’une manière satisfaisante. Les Roumains se plaisent contester, sous 
ce rapport aussi, l’importance de l’apport phanariote,1 mais nous sommes 1 * * 4

1 Cf. l’opinion d’Obedeanu : «Am càutat. .  . sà dovedim si sä arätäm cä iubirea 
de civilisatiune au avut’o Româniï, ca un ce înàscut în rasa lor §i cä nu Grecii, nu
Fanariotiï ne-o aû însufletit-o» (Grecii, p. 969). A l’avis de N. Petraçcu, «nimic §i
nimenï nu venea în ajutorul Românilor» (V. Alecsandri, Bue. 1894, p. 11). Tout

4
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d’avis que sans l’intervention de ces esprits éclairés a u c u n e  t e n 
t a t i v e  de  r é f o r m e  n’e û t  é t é  p o s s i b l e .  Il convient 
donc d’attacher de l’importance aussi bien aux écoles des provinces 
roumaines qu’aux imprimeries, aux bibliothèques, aux tentatives 
artistiques et scientifiques du XVIIIe siècle qui représentaient, à un 
moment donné, autant de possibilités de contact spirituel entre Grecs et 
Roumains.

a) Les écoles. Les défenseurs de la culture grecque de l’Epoque 
Phanariote font souvent ressortir l’importance des écoles des provinces 
roumaines. «Les Écoles grecques de Bucarest et de Jassy» — dit M. 
Moschopoulos — furent des centres de culture qui répandirent les études 
classiques en Roumanie à la fin du XVIIIe et au commencement du 
XIXe siècle, contribuant ainsi largement à l’éducation de la jeunesse des 
Principautés danubiennes à l’époque où des écoles roumaines n’existaient 
pas encore» (Presse, p. 44). Ce problème mérite d’être soumis à un 
examen plus détaillé.

11 est bien connu qu’en Moldavie et en Valachie les débuts de l’en
seignement grec sont antérieurs à l’Époque Phanariote proprement dite. 
Bien que nous ne sachions rien de certain de l’activité pédagogique des 
moines grecs qui, à Jassy, avaient remplacé les moines slaves vers le milieu 
du XVIIe siècle (cf. «dascalii slavoni s’au izgonit din mânastire §i în 
locul lor s’au adus din Jara Greceascä, c a r e  c ä l  u g ä r i  n i c i  un 
f o l o s  de  î n v â f  ä t u r ä  pâmântului nostru nu aduc», doc. de 1656, 
Ur. III. 279), il est certain qu’en 1680, quand Çerban Cantacuzène fonda 
l’Académie princière de Saint-Sava à Bucarest, il en confia la direction 
à un Grec, Théodore Syméon de Trébizonde. Quand cette Académie fut 
réorganisée sous Constantin Brâncoveanu, ce fut un autre Grec, Sevastos 
Kimenitès, également de Trébizonde, qui en prit la direction. Vers la fin 
du XVIIe siècle nombre de précepteurs grecs séjournèrent dans les 
principautés roumaines. Parmi ceux-ci on trouve aussi le célèbre Jérémie 
Cacavela, maître des fils de Constantin Cantemir. En 1716 le premier 
prince phanariote, Nicolas Mavrocordato ne manqua pas de réorganiser 
l’école de Jassy qui, avec celle de Bucarest, devint bientôt un centre de 
rayonnement de la civilisation néo-grecque. C’est à quoi fait allusion le 
Panégyrique de Nicolas Mavrocordato : «fundasti in Moldavia litterarum 
seminaria ut sapientia tuis stipendiis viveret» (N. M.-i laudatio, cf.

récemment ces idées furent reprises par M. Mihordea : «Se poate spune câ epoca 
fanarióta a fost o epocä intelectualä, luminatä, în raport eu secolele precedente, 
insä nu trebuie atribuitâ aceasta Fanariotilor ca o preocupare conçtientâ, ci e u r e n -  
t u l u i  v r e m i i  pe care erau §i ei silifi sä urmeze» (Pol. or. p. 54).
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Legrand, Généalogie des Mavrocordato de Constantinople, Paris, 1886, 
p. 34). Parmi les hospodars du XVIIIe siècle, Grégoire Ghica, Constantin 
Mavrocordato et Alexandre Ypsilanti continuèrent à protéger ces écoles 
grecques, de sorte qu’il n’est pas exagéré de parler d’une certaine conti
nuité des traditions pédagogiques à travers tout le XVIIIe siècle.

Les écoles roumaines s’effacent à côté de ces écoles de langue grec
que. Dans la seconde moitié du XVIIFsiècle elles étaient plus nombreuses 
en Moldavie qu’en Valachie (même à l’école princière de Jassy il y avait, 
à côté d’un «dascal» et un «ipodascal elinesc» aussi un «dascal moldovenesc» 
cf. Iorga, ILR. XVIII. 1. p. 453). C’étaient, presque sans exception, des 
écoles de fondation ecclésiastique, mais elles suffisaient à peine pour 
donner quelques notions élémentaires aux futurs prêtres des villages 
(cf. Xenopol, Ist. Rom. X. p. 193). Elles ne semblent pas avoir été très 
fréquentées, et à tous les égards elles étaient inférieures aux écoles 
roumaines de Transylvanie de la même époque. Vers la fin du siècle le 
grec envahit même ces soi-disantes écoles roumaines ; c’est pourquoi 
un certain Gheorghe, dont une lettre de Joseph, évêque d’Arges, a gardé 
le souvenir, se voit obligé de se réfugier en Transylvanie («pentrucà nu 
fusese trimis sä înve|e greceçte §i numai cântàrile române§ti» Iorga, 
Serisori bisericeçti, An. Ac. R. Ser. IL T. XXVIII. p. 223). On ne trouve 
pas la moindre trace d’un enseignement grammatical roumain. La gram
maire de Demétrius Eustatievici (1757) n’est qu’une exception, qui n’a 
eu aucun effet sur l’enseignement grammatical de l’Époque Phanariote 
(«lucrarea lui Braçovanu ràmase fara de nici un efect», Xenopol, X. p. 
186). A cet égard rien n’est plus caractéristique que l’aveu de Pleçoianu : 
(da greceçte am’ väzut’ §i eu copii de câte 20 pânà in 15 de ani paradosânt’ 
mathima la Thuchididis, dar la rumâneste nu, càci n’a re  p e n t r u  
c e ; daca odatä §tie copilul greceçte §i elinica §i s’au fàrâmat limb’a eu 
grammatichi a lui Neofit’, rumâneasca o are gata» (BS. III. 656).

Cette brève comparaison fait déjà voir les différences essentielles 
qui existaient entre l’enseignement du grec et celui du roumain. Quoique 
certains princes, comme Constantin Mavrocordato, aient essayé de dissi
per l’ignorance profonde sinon du peuple, mais au moins des popes 
roumains, ils ne protégèrent en général que les écoles de langue grecque 
dont le programme restait toujours très éloigné des besoins intellectuels 
de ce peuple à peine arrivé au seuil de la civilisation européenne.

Déjà §àineanu a suffisamment mis en relief (1st. fil. rom., p. 69 ss.) 
que dans ce système pédagogique l’analyse grammaticale et en général 
l’enseignement de la grammaire avaient joué un rôle prépondérant. Les 
témoignages des contemporains ne font que confirmer cette assertion.

4*
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Selon Raicevich «i modérai dottori Greci sono generalmente molto igno- 
ranti e non si occupano tutta la loro vita che di m i n u z i e  g r a m 
ma  t i c a 1 i, senz’alcuna tintura nè di scienze, nè di belle lettere, nè 
di gusto» (Osserv. p. 243). En d’autres conditions une analyse gramma
ticale aussi minutieuse aurait pu développer certaines facultés intel
lectuelles, mais ici elle n’a servi qu’à empêcher tout contact direct avec 
l’esprit des grandes oeuvres de la littérature classique. L’enseignement, 
n’était que purement formel et l’étude de la grammaire se transformait 
le plus souvent en un verbiage pédant. A l’avis de A. Wolf, même les 
précepteurs qui donnaient des leçons particulières, n’étaient que des 
«seichte Köpfe, deren höchster Kunstgriff sich dahin beschränkt, gering
fügige Sachen mit lauter Tautologien auszuschmücken» (Beiträge, p. 176). 
Aussi l’évêque Jacques Stamate était bien convaincu de l’inutilité d’un 
enseignement de ce genre : «acest feliü de dascalï nu va mai îndemna 
pre ucenicï sä înve|e de rost eu anii çlasurï, sizighiï §i câte altele ca aceste 
tehnologhiceçtï bârfeli» (Ur. III. 16). Plus tard, quand Jean Ghica sera 
gouverneur de l’île de Samos, il aura l’occasion d’y revoir la même 
méthode pédagogique qui semble avoir prédominé pendant toute l’Épo
que Phanariote dans les provinces roumaines : «Aujourd’hui le Grec 
qui hante les écoles, n’a qu’un seul but, l’é t u d e  de  l a g r a m 
m a i r e ;  l’enseignement de toutes les écoles grecques se réduit a u 
m é c a n i s m e  de  l a l a n g u e . . .  auquel ils sacrifient toute leur 
jeunesse. Une fois ce mécanisme compris, les Grecs ont sans doute la clef 
des anciens auteurs, mais en tant que mots seulement, sans qu’aucune 
connaissance, soit historique, soit philosophique, soit scientifique, les 
mette à même de les comprendre complètement. Il en résulte que tous 
les auteurs n’ont pour eux d’autre valeur que celle qui résulte de l’agen
cement des phrases et de l’harmonie des périodes, le  r e s t e  e s t  
l e t t r e  c l os e .  Aussi ne les lisent-ils pas et ne peuvent-ils les lire 
qu’au point de vue de l’analyse grammaticale. Ceci n’est guère fait pour 
les attacher. On ne doit donc pas trop s’étonner de voir qu’un très petit 
nombre, pour ne pas dire personne, ait trouvé quelque plaisir à lire un 
chant d’Homère ou un discours de Démosthène» (mémoire adressé au 
Grand Vizir, v. N. Georgescu-Tistu, Ion Ghica scriitorul, Bue. 1935, 
p. 161). Ce que Ghica dit de l’enseignement à Samos, vaut très certaine
ment aussi pour l’enseignement grec des provinces danubiennes. S’il n’en 
avait été ainsi, on ne pourrait pas comprendre pourquoi les boyards 
même vivaient dans l’ignorance la plus profonde, alors que les bibliothè
ques des riches Grecs fourmillaient de tous les auteurs antiques. Outre 
les divergences sociales et les sentiments d’antipathie qui en résultèrent,



aussi ces difficultés d’ordre méthodologique ont contribué à diminuer 
très sensiblement la force de rayonnement de la culture néo-grecque.

Dans ces conditions il n’est pas étonnant de constater l’insuccès 
général de l’enseignement phanariote.1 On fit venir, il est vrai, en Mol
davie, le Grand Rhéteur de l’Eglise constantinopolitaine, mais n’est-il 
pas significatif qu’au bout de très peu de temps celui-ci se vit obligé de 
déclarer qu’il n’avait guère d’élèves, les boyards moldaves ayant refusé 
de faire donner un enseignement grec à leurs fils? Et ne croyons pas que 
les conditions aient sensiblement changé dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Même en 1766 le prince Grégoire Alexandre Ghica, ce 
réformateur zélé de l’organisation des écoles, parle avec amertume du 
clergé peu instruit et des tristes conséquences de (d’état actuel, si misé
rable et déplorable, à cause du manque d’instruction.»2 Il est absolument 
certain que la civilisation néo-grecque des provinces roumaines, n’ayant 
aucun contact avec les larges masses du peuple, a toujours gardé son 
caractère aristocratique.3 Elle n’avait prise que sur une très mince

1 Rappelions encore l’aveu poignant de Scarlat Däscälescu : «M’au dat . . . 
la carte greceascâ §i d o i s p r e z e c e  a n i ( ! )  m’am chinuit sä învât ce? A ceti 
intâile rugäciuni în Octoih §i Psaltire, cärp bisericeçti, gramatica lui Lascaris sau 
altele asemenea imperfecte, a traduce autori eleni vechi în limba greacä modernâ 
care nici aceea n’o cunoçteam §i eram nevoip tot odatä sä învâf §i pe una §i pe alta, 
câ eram oprip nu sä cäpätäm vreo explicate în limba românâ, ci nici sä o vorbim 
ln §coalä, supt grele pedepse : bätäi, falange. Iatä ce era inväfätura greceascä §i 
educatia tineretului Romäniei !» (Iorga, Cugetätor 3).

2 Cf. L. Gáldi, Les deux visages de la civilisation roumaine au XVIIIe siècle, 
Nouvelle Revue de Hongrie, sept. 1938, p. 229.

3 Même les dispositions d’Alexandre Ypsilanti, — qui est généralement con
sidéré comme un des meilleurs hospodars phanariotes, — font nettement voir que 
l’enseignement du XVIIIe siècle avait un caractère aristocratique très prononcé. 
Pour le prouver il suffit de citer un passage de son «hrisov» de 1775 :

. . . τούτους ôè εύπατρίδας, παΐδας, Ucenicii . . .  sä fie nobili, adecä fii ai
φαμέν, άρχόντυη> εν ενδείφ τελονντων, ή boerilor ce se aflä în lipsä, ori ai urma-
άπογόνων αρχόντων μαντζίληδων λεγομένων, 
ή καί ξένους πτωχούς, ου  μ η ν  δ ε  α γ 
ρ ο ί κ ω ν  κ α ι  τ ζ α ρ ά ν ω ν ,  οίς τισι 
γεωργία καί ποιμαντική δέδοται καί επι
μέλεια προαοφείλεται περί εργασίαν γης 
καί νομήν ζώων. Τους δε των εμπόρων ή 
βαναύσων παΐδας, εϊ τινες αυτών δι έφέ- 
σεως εχουσι, γυμνασ&έντας περί μόνα τά 
γραμματικά, είτα άπαλλάττεσ&αι τής σχολής, 
καί χωρεϊν έκαστον εις τέχνας, άς äv έγκρίν- 
νωσιν οί γονείς αυτών . . .

§ilor ce se zic mazili, ori §i sträini säraci, 
§i nu \erani, càrora li s’au dat lucrul 
pämäntului §i pästoria §i li se cuvine 
grija de lucrul pämäntului §i creçterea 
vitelor. Iar copii negustorilor dacä vre- 
unii din ei o doresc, fiind instruip numai 
la gramaticä, sä se scoatá apói din §coalä 
§i sä meargä fiecare la meçteçuguri, pe 
care le vor alege pärintii lo r . . . (Hurm. 
XIV. 2. 1273).

Comme on voit, il n’y avait même pas la possibilité d’une ascension sociale 
par l’éducation. C’est là un fait que M. Iorga, tout en commentant ce passage (1st. 
Rom. VII. p. 331), préfère passer sous silence. Cf. encore Xenopol, Ist. Rom. X. 
p. 175 et Iorga, 1st. inv. rom. p. 102 ss.
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couche d’aristocrates, souvent de sang étranger, qui, seule, eut accès 
aux trésors cachés de cette culture d’importation. C’est pourquoi les 
premiers poètes moldo-valaques, dont l’inspiration doit beaucoup aux 
sources grecques, appartiennent presque sans exception à la grande 
noblesse.

Malgré les faits que nous venons de développer ci-dessus, le voca
bulaire pédagogique roumain est plein de mots grecs. Au lieu de les 
énumérer tous, nous préférons donner un petit groupement raisonné des 
termes y relatifs.

Le nom de l’école reste çcoalâ. Ce mot qui, à cause de son § initial, 
ne peut pas appartenir au vieux fonds latin de la langue roumaine (cf. 
Tamás, MNy. XXIX. 32—3 et l’avis de Çaineanu : «termenul chiar de 
çcoala e de o r i g i n e  t r a n s c a r p a t i n ä ,  primele noastre insti- 
tu^iuni ijcolare fiind întemeiate de Invä^ätori ardeleni», Dic|. Univ. p. 
XLV), n’est remplacé qu’exceptionnellement par la forme isho(a)là 
(1823 : intr’acésta ishólá sunt îndatorit a primi copiï câQ vor voi a veni, 
Ist. §c. I. 110) qui semble reposer sur une contamination du grec σχολή 
avec l’ital. (in) iscuola (ou avec le hongrois iskola?). Quant au corps 
enseignant, on y trouve non seulement des dàscâli ou ddscali (c’est une 
dénomination «préphanariote»), mais aussi des diddscali, un protodiddscal 
et plusieurs ipo(di)dàscali (διδάσκαλος, πρωτοδίδάσκαλος, υποδιδάσκαλος). 
Le mot pedagog(ü) n’était jamais d’un emploi fréquent. Pour «apprendre» 
on continue de se servir du verbe mcd/à (<lat. invitiare), mais «faire des 
études (supérieures)» c’est spudaxi-^ σπουδάζω). Au sens d’«enseigner» 
on dit paradosi παραδίδω), et l’enseignement même s’appelle pard- 
dos(is) (<παράδοσίς). Ce dernier mot est employé à désigner aussi une 
salle de classe, mais en ce sens ce n’est qu’une formule abrégée, au lieu 
de said de parddosis (cf. §. 40). Pour «lire» on dit, comme auparavant, 
ceti, cetire ; c’est une survivance de l’enseignement slavon. En aroum. où 
la pénétration du néo-grec était encore plus considérable, on a admis 
le mot ghiovàsire διαβάζω) mais en roum. sept, ce mot n’est attesté
qu’une seule fois, dans un manuel rédigé par un Aroumain (cf. Lex. s.v.). 
Quoique le terme le plus primitif de l’art de lire reste slave, on adopte 
silabisi συλλαβίζω) au sens d’«épeler». Pour désigner l’action d’écrire,
on se sert aussi à l’Epoque Phanariote du verbe scrie (<lat. scribere), 
mais quand il s’agit du caractère de l’écriture, de la façon d’écrire de 
quelqu’un, on dit hardctima scrisului.

Quelques dénominations grecques se rapportent aux fournitures 
scolaires: rappelons, à titre d’exemple, enhirid «manuel» 0= εγχειρίδιον), 
alfavitâ «abécédaire» (<  αλφαβήτα), filddâ «cahier, brochure» φυλλάδα).
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etc. La récréation s’appelle diacopï (-= διακοπή) et la matière d’enseigne
ment mdtimâ (mdjtimà-^μά&ημα). Les sciences qu’on aime à opposer 
aux langues et aux filologhicà en général, portent le nom collectif d'episti- 
muri (cf. §. 40). Les travaux écrits sont appelés thémata (-^ϋέματα), et 
quand on les écrit, on fait tematografie θεματογραφία). Le professeur 
corrige les devoirs, mais pour cette activité il n’y a pas de terme roumain ; 
on dit donc «diorthose§te» διορθώνω). Les phrases que les élèves doivent
écrire et même apprendre par coeur, s’appellent grdpsime γράψιμο).

La terminologie grammaticale fourmille de termes grecs (ifèn 
«trait d’union» <ύφέν, oxie «accent» < οξεία, ipochímen «sujet» -=υποκείμενον, 
sizighie «conjugaison» ■= συζυγία, tehnologhicesc «ce qui a trait à 
l’analyse grammaticale» ■= τεχνολογικός, etc.), et il en est de même en 
rhétorique et en prosodie, cf. piimà «poésie»-^ποίημα, piiticesc «poétique» 
-=ποιητικός, ritoricesc «rhétorique» «= ρητορικός (ritorie <  ρητορεία date 
du XVIIe siècle, cf. Tiktin 1330), iamvos «ïambe»<  ίαμβος, spondios 
«spondée»<  σπονδείος, etc. (cf. Ap. Vers. 69 ss.). L’ignorance se dit 
amdthie <  άμά&εια, l’ignorant est appelé agrdmat <  αγράμματος, et le nom 
officiel d’un débutant est ucenic arhdr (-^αρχάριος). Quand on s’adresse 
a un professeur ou à un savant, on dit souvent sofologhiôtate (<σοφο- 
λογιώτατε) ou loghiotate. Le mot spudéu σπουδαίος) qui désigne un
savant, appartient au vocabulaire du XVIIe siècle.

On parle relativement peu de questions méthodologiques ; sous 
ce rapport nous n’avons à signaler que le mot alilodiddcticà («enseigne
ment mutuel» «= αλληλοδιδακτική (μέϋοδος)) qu’on essaie parfois de 
traduire par împrumutata inväßturä (cf. Ist. §c. I. 124).

La plupart de ces termes pédagogiques disparaissent au début du 
XIXe siècle. L’histoire du mot paradosi est particulièrement instructive. 
On avait besoin de ce mot, car au sens d’«enseigner» învà}à était vieilli et 
populaire. On le garda donc même après la chute du régime phanariote. 
Jusqu’à la fin des années 30 du XIXe siècle, parddos(is) et paradosi sont 
d’un emploi fréquent aussi bien en Valachie qu’en Moldavie. Dès 1837, 
au lieu de parddosis, on commence à dire à Bucarest predare (ex. «lipsirea 
profesorilor la ceasul predärii», Ist. §c. I. 350). Ce terme semble être 
calqué sur le hongrois előad, előadás (elő «avant», ad «donner»), qui est 
attesté à partir de la fin du XVIIIe siècle (1794 : ha az utzákon szedett 
szavakkal adja elő Nemzeti nyelvünkön . . . vagy semmit, vagy éppen 
igen keveset épít, L. Cserei, Háláló beszéd, p. 61 ; előad «vortragen, 
etwas vorstellen, abhandeln . . .  v o n  g e l e h r t e n  G e g e n s t ä n -  
d e n» Márton, Ung.-Deutsches Wb.). §äineanu (DicL Univ.) considère 
predà comme un verbe formé sur le modèle de paradosi, ce qui est fort
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douteux parce que les diverses acceptioris du préfixe para- ne corres
pondent guére á cedes du latin prae-. Tiktin, sans mentionner l’hypothése 
de §äineanu, renvoie au slave predati qui déjá avant l’Epoque Phana- 
riote, avait donné en roumain un verbe predá, mais avec d’autres signi
fications. L ’influence slave ne páráit pás trés probable ; en croate, par 
exemple, predati n ’a pas le sens d’«enseigner» et predauati, qui Га, n’est 
attesté que depuis 1860 (Rjecnik Hrv. Akad. И. p. 173)1. C’est pourquoi 
nous préférons adm ettre l’influence du terme hongrois előad qui, á son 
tour, n ’est qu’un caique imparfait de l’allemand vortragen. Ce néologisme 
de caractére pédagogique a p u  p én é treren  V alach iepar l ’in term édiaire des

professeurs venus de Transylvanie á la su ite des heureuses reformes d ’un 
autre Transylvain, Georges Lázár. II est curieux d’observer qu’en Mol- 
davie on garde pendant assez longtemps le mot phanariote; dans la mérne 
année oú nous avons relevé le premier exemple de predare, on rencontre 
dans les textes de Jassy des formules comme «paradosirea de nu s’ar fi 
intrerupt» (Ist. §c. II. 48. cf. «retorica §i poesia cári aiurea se paradosesc 
ln gimnasie ln vreme de duoi ani», ibid. p. 50, etc.). De 1838 a 1848 on ne 
rencontre aucun exemple de paradosi dans les textes de Bucarest, mais 
ä Jassy on continue ä s’en servir sans le moindre scrupule (1848 : tóté 
aceste sciinp se vor paradosi de patru profesori, Ist. §c. II. p. 343). 
Enfin en 1853 aussi les Moldaves bannissent ce mot de leur terminologie 
pédagogique, mais ils le remplacent non pas par préda qui est un terme 
valaque, mais par propune qui est formé sur le modéle du latin proponere 
(l’ital. proporre n’ayant pas ce sens).2 C’est alors qu’on voit paraitre les 
phrases comme celle-ci: «lnvä(äturile se vor propune in limba patriei» 
(Ist. §c. III . p. 110). Dans la langue d’aujourd’hui le terme courant est 
predá, predare (ex. limba de predare «langue d’enseignement»); le verbe 
propune est donné comme vieilli par le DEnc. On voit done que paradosi 
a disparu d’abord ä Bucarest ou, par suite d’une évolution intellectuelle 
plus rapide, on adm ettait plus facilement des néologismes. On disait 
done predá en Valachie á une époque ой dans la Moldavie «passéiste» on 
s’en tenait encore aux vestiges linguistiques d’un régime disparu. Quand 
enfin on renonga ä l’employer, on le remplaga non pas par le néologisme 
valaque, mais par un autre terme latin. Ce n’est que vers la fin du X IX е

1 L’influence russe páráit étre exclue; ni предавать, ni предать n’a le sens
d’«enseigner» (dans le dictionnaire de Pawlowsky on trouve les acceptions suivantes : 
t. übergeben, überliefern; 2. verrathen lassen; предаваться sich hingeben, sich 
ergeben).

2 Dans les textes transylvains propune est attesté en ce s%ns dés 1821 : in 
§colele aceste Preparande urmätoarele invälätrui (sic!) se propun, C. Diaconovici- 
Loga, Chiemare la Typärirea Cärfilor Romane§ti, Buda, 1821, p. 4.
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siécle que la langue de Bucarest, devenue langue commune des provinces 
réunies, réussit á imposer son innovation au domaine «daco-roumain» tou t 
entier. G’est pourquoi on dit aujourd’hui plutöt predä que propane, sans 
avoir pourtant conscience des étapes successives de Involution historique.1

b) Les imprimeries. On est encore loin de connaitre exactement le 
role que les Grecs ont joué dans l’introduction de rimprimerie dans les 
provinces roumaines. Le premier typographe de Valachie, Macarie 
semble étre, malgré son nőm grec, de nationalité serbe, et les caractéres 
qu’il importa en pays roumain, étaient, selon toute probabilité, d’origine 
vénitienne. Quoique le «Liturghier» qu’il imp rima en Valachie, en 1508, 
fűt écrit en langue slave, ce fait n’excluerait pourtant pas la possibilité 
de certaines influences grecques. Aprés Macarie, on entend d’un autre 
Serbe de Monténégro, Démétrius Liubavici, qui édita, en 1547, un 
«Praxiu» («Apostol»), également en langue slave. De 1547 ä 1557 il у a un 
vide dans l’histoire de rimprimerie roumaine. En 1557 apparait l’«Octoih» 
de Goresi á Brassó et ce moment marque les débuts de l’influence grecque 
aussi dans le domain^wde rimprimerie. Malheureusement on sait trop peu 
de Coresi et de sa famille ; selon M. Giurescu «numele e grecesc-italienesc : 
in insula Chios se constatä in tr’adevär in veacul al XVI-lea, о familie care 
se numea astfel Coressi (K opa loo i). In Muntenia, constatam un diac sau 
un grämätic cu acest nume intre 1527 si 1538 ; fiul säu, logofätul Coresi, 
apare in documente intre 1560 §i 1581» (Ist. Rom. II. p. 615, cf. I. Pre- 
descu, Diaconul Coresi, Buc. 1933). Comme on voit, ces relations de 
famille demanderaient ä étre précisées d’une maniére scientifique. 
Quoiqu’il en sóit, il est assez probable que le premier imprimeur qui, sous 
l’influence du protestantisme transylvain, commemjät ä publier des livres 
ecclésiastiques non seulement en slave, mais en roumain aussi, fűt un 
Grec, originaire de l’ile de Chios. Au X V IIе siécle l’imprimerie doit 
beaucoup ä la générosité des voivodes grécophiles Mathieu Basarabe et 
Basile Lupu, et au X V IIIе, certains hospodars phanariotes comme p. e. 
Nicolas Mavrocordato et Alexandre Ypsilanti furent également pro-

1 On pourrait considérablement augmenter le nombre des termes pédagogi- 
ques d’origine néo-grecque si on у ajoutait aussi les mots qui étaient susceptibles 
d’etre appliqués occasionnellement á l’enseignement. D’une maniére générale epi- 
melíe est un terme du langage administrativ (cf. p. 36). Malgré cela, on peut 
observer que le sóin qu’un pére avait de l’éducation de son enfant, était indiqué 
par le mérne élément grec (cf. Iorga, Contrib. inv. p. 6). De mérne, á cette époque, 
le pére «recomandarise§te» son fils au précepteur. Quand on confie l’enfant au pré- 
cepteur, on se sert de la formule suivante : eu, omos, copilul 1-am afierosit in 
mainile dumitale (Iorga, o. c. p. 7). «Faire des progrés» se dit prohorisi et «donner 
des renseignements á quelqu’un» (sur les progrés de son fils dans les études) s’exprime 
par «sä-mi daí о pliroforie curatä» (ibid. p. 20).
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tecteurs fervents des entreprises typographiques. Parallèlement on 
installa aussi des imprimeries grecques : la première fut celle de Cetà(uia, 
près de Jassy, due à la générosité du trésorier Duca, un Grec de Rumélie 
(à cette époque il n’y avait pas encore d’imprimerie grecque à Constanti
nople, cf. Iorga, ILR. XVII. I. p. 32).1

Il serait absurde de prétendre qu’à cette époque les livres grecs 
eussent supplanté partout les livres roumains. Pour pouvoir apprécier 
à sa juste valeur l’influence de l’Époque Phanariote sur l’histoire de 
l’imprimerie roumaine, il n’est pas sans intérêt de jeter un coup d’oeil 
sur les données numériques.1 2 Au XVIe siècle on ne rencontre que 8 livres 
roumains (imprimés sans exception en Transylvanie!) et 2 ouvrages 
slavo-roumains. En 15881a série des publications roumaines s’interrompt, 
et jusqu'à 1635 on ne trouve aucune trace de pareils ouvrages. Pendant 
les 20 ans qui vont de 1635 jusqu’au milieu du XVIIe siècle, on voit 
paraître, outre des livres slaves et grecs (!), une dizaine d’ouvrages 
roumains. De 1656 à 1673 (l’année où paraissent les psaumes en vers du 
Métropolite Dosithée) il y a une nouvelle césure. De 1673 à 1716 on ne 
publie pas plus de 28 livres roumains ce qui veut dire que pendant 
deux cents ans, on n’édita qu’une cinquantaine de livres ecclésiastiques 
en langue nationale. C’est sans doute une production assez modeste. Au 
commencement de l’Epoque Phanariote le rythme de l’évolution s’ac
célère considérablement : de 1717 à 1750 le nombre des publications 
roumaines s’élève à 80, ce qui est b i e n  p l u s  q u e  l a  p r o d u c 
t i o n  t o t a l e  d e s  d e u x  s i è c l e s  a n t é r i e u r s .  L’accrois
sement est encore plus impressionnant pendant la seconde moitié du 
siècle : jusqu’à 1800 la Valachie et la Moldavie ajoutent 160 ouvrages 
nouveaux à la littérature religieuse roumaine. Loin de négliger la langue 
du peuple, on lui donne, au contraire, une importance qui ne restera pas 
sans effet pour l’évolution ultérieure.

1 Pour les livres grecs imprimés dans les voïvodats roumains cf. C. Erbiceanu. 
Bibliográfia greacä sau Cärple greceçti imprimate in Principatele Românâ in epoca 
fanarióta, Bis. Ort. Rom. XXV—XXVII, E. Legrand, Bibliographie hellénique 
(XVIIe siècle : I—V. 1894— 1906, XVIIIe siècle : I—II. 1918— 1928). Pour les 
manuscrits grecs de Valachie v. G. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceçti, Buca
rest, 1909.

2 Notre calcul, d’un caractère tout à fait provisoire, est fondé sur l’Ancienne 
Bibliographie Roumaine de Bianu et Hodoç ; nous n ignorons pourtant pas les 
lacunes de cet ouvrage. Selon une évaluation récente, au moins un quart des livres 
parus n’y serait pas compris («din 1526 de carfi, atâtea sunt strânse, lipsesc probabil 
mai mult de un sfert», B. Theodorescu, Evolufia bibliografiei rom. RFR. nov. 1938, 
p. 344). Cf. encore E. Picot, Coup d’oeil sur l’histoire de la typographie dans les 
pays roumains au XVIe siècle, Paris, 1845.



5 9

Il est vrai que Raicevich fait, à ce propos aussi, une remarque qui 
diminue sensiblement la valeur réelle des publications de l’Époque 
Phanariote : «I torchj»-dit-il — «sono impiegati a stampare i Libri della 
Liturgia che ogni Prete e obbligato comprare di tanto in tanto a caro 
prezzo. Gosi anche la stampa qui è un’istromento d’oppressione» (p. 245). 
Il serait à voir dans quelle mesure les abus de ce genre excitèrent la 
méfiance des prêtres roumains de l’époque.

Les termes d’imprimerie de la langue roumaine sont en accord 
parfait avec les faits historiques. Nous avons montré plus haut l’impor
tance des relations slavo-grecques ; or, un terme comme tipdr («impri
merie, impression, presse»), qui est venu du moyen grec τυπάριον, par 
l’intermédiaire du slave THnapr., reflète très bien cette évolution histo
rique. Les mots tease «presse» et buchi (slove) «caractère» sont également 
d’origine slave et — il est presque inutile de le faire remarquer — 
antérieurs à l’Époque Phanariote. En revanche, on peut attribuer au 
XVIIIe siècle toute une série de termes d’imprimerie. Nous en citons les 
suivants: chimen «texte» (-^κείμενον), diorthosï «corriger des épreuves» 
(^διορύώνω), (diorthositor «correcteur»), epigrafi «titre» (-=επιγραφή), 
filä «feuille» ( < φνλλον), filddà «cahier, brochure» (<φνλλάδα), halcotyp 
«presse χαλκοτύπος; au même sens on dit aussi piestir <πιεστήρων) ,
intiposi «imprimer» (-=. εντυπώνω), taftalóg «vieux livre, bouquin» (<ταυτο- 
λόγον), vivlion «livre» ( < βιβλίον), etc. Vers la fin du XVIIIe siècle les 
termes d’origine allemande commencent à faire concurrence aux mots 
grecs. Sous ce rapport il est curieux de rappeler que l’éditeur des fameux 
calendriers de Bude, Zacharie Carcalechi (un Grec de Brassó) s’appelle 
«ferlegher» (1816 : se vinde la dumnealui Zaharia Carcalechi ferlegherul 
car(,ilor craeçtei tipografii, cf. Iorga, ILR. XVIII. IL p. 337). Même 
au-delà des Karpathes les germanismes deviennent fréquents dans la 
langue des imprimeurs. C’est, entre autres, le texte d’une commande 
faite à Râmnic, en 1789, qui en témoigne : «Insemnare §i mostra («= Muster) 
de plumb întarit pentru trebuin^a de a sä face slove de tipari aici în 
Tara Rumâneasca, însa plumbul sä fie întarit întoema ca acasta próba 
(«= Probe) §i sä fie §tucuri (< Stück) ca de doaozeci de fun^ï (< Pfund) 
un §tuc. Tot plumbul sä fie de zece maji (< hongrois mázsa) (cf. Iorga, 
Contrib. înv. p. 26)1.

Ces termes allemands et hongrois servent d’introduction à un 
nouveau chapitre dans l’histoire de l’imprimerie roumaine. Dans les 
premières années du XIXe siècle les imprimeries valaques et moldaves

1 Pour les germanismes du jargon des imprimeurs roumains cf. V. Molin, 
Vocabularul tipografului, Craiova, 1928.
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perdent beaucoup de leur importance, car c’est le moment où commence 
un renouveau littéraire, dont le centre de rayonnement est ΓImprimerie 
de l’Université de Pest.1 Les personnages comme Zacharie Carcalechi 
qui, malgré leur nationalité grecque, sont déjà au service d’un organe 
officiel de Hongrie, servent de trait d’union entre les imprimeries de 
caractère grec et celles de caractère hongrois.

c) L e s  b i b l i o t h è q u e s .  Étant donné que la terminologie y rela
tive est très pauvre (cf. vivlion «livre» <  βιβλίον, vivlioticâ «bibliothè
que» βιβλιοϋήκη, vwliotecâr «bibliothécaire» <  βυβλωϋηκάριος) , nous ne 
pouvons pas nous occuper en détail des bibliothèques des provinces 
roumaines. Dans ces conditions il suffit de rappeler que, outre les biblio
thèques des monastères, aussi celles des princes phanariotes et de cer
tains boyards roumains étaient fort célèbres.1 2 Au XVIIe siècle, Con
stantin Cantacuzène, cet ancien élève de l’Université de Padoue, est 
présenté, par un auteur transylvain, de la façon suivante : «Vir pro- 
vectae iam aetatis . . . sedens super stratum suum modo Orientali Tape- 
tibus ornatum, erat circumcinctus sua Bibliotheca, in Libris habens 
animi sui delectationem» (cité par Veress, Bibliogr. rom. magh. I. p. 253). 
Au commencement du XVIIIe siècle, la bibliothèque de Constantin 
Mavrocordato était très admirée même par les voyageurs français de 
l’époque (cf. Iorga, 1st. Rom. VII. p. 13). Il est certain que les riches 
Roumains ne tardèrent pas à imiter cette noble habitude des seigneurs 
grecs, mais il n’en est pas moins vrai que chez ces néophytes du culte des 
livres la bibliophilie se dégénérait souvent en un snobisme de mauvais 
goût. Les bibliothèques étaient à la mode : on en avait donc une, même 
si on ne lisait jamais. Parfois, par économie, on se contentait de faire 
peindre les rayons d’une bibliothèques sur les murs vides de la soi-disante 
«salle de lecture.» Sous ce rapport le témoignage de Filimon, qui a si 
bien observé les moeurs de cette période, semble avoir une valeur histori
que.3 Dans ces bibliothèques les livres roumains étaient généralement

1 II serait très intéressant d’étudier l’apport de l’Imprimerie de Pest à l’éveil 
de la conscience littéraire roumaine. Pour le moment nous n’avons aucune étude 
synthétique sur ce sujet (mais cf. E. Veress, Tipográfia româneasca din Buda, Boabe 
de grâu, III—1932). La plupart des ouvrages parus à Pest sont énumérés dans 
la IIIe partie de la Bibliographie de Bianu, Hodoç et Simionescu qui va 
jusqu’à 1830.

2 Pour les bibliothèques des Grecs dans les provinces roumaines cf. Hurm. 
XIV. 3. pp. 145— 156, Georgescu—Tistu, BLR. pp. 137—40, G. Cardaç, Biblioteci 
vechi româneçti, Boabe de grâu, I. p. 611 ss., N. Iorga, §tiri despre biblioteca 
Mavrocordafilor, An. Ac. Rom. Ser. III. VI. 6. Bue. 1926.

3 «Bibliotecile erau la modâ ; tofi junii muchelefi §i spudaxifi aveau câte o 
bibliotecä formatà din cele mai bune carp ale timpului, pe care nu le citeau niciodata.
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très rares ; Hauterive, par exemple, n’a vu, pendant son séjour en 
Moldo-Valachie, qu’un seul ouvrage de poésie.1 Vers 1821 les impres
sions du docteur Basile Popp ne font que confirmer cet aveu.2 Malgré 
cela, les bibliothèques du XVIIIe siècle ont bien préparé le public à un 
contact plus intime avec les littératures européennes ; à cet égard, il est 
curieux de remarquer qu’aux alentours de 1830 les libraires de Moldavie 
étaient des Hongrois ou des Allemands (Kalmár, Hennig, etc.), mais ils 
vendaient surtout des livres français. Selon I. Minea, à cette époque le 
pourcentage des livres français s’élevait à 80 (livres allemands : 17 p. c., 
italiens, anglais : 3 p. c.).3 Tout ces faits jettent une lumière très vive 
sur l’évolution du goût littéraire en Moldo-Valachie.

d) Les sciences. Nous avons vu plus haut qu’au point de vue 
intellectuel et social, le terrain était peu préparé pour l’enseignement 
phanariote. C’est ce que les hellénistes eux-mêmes n’hésitent pas à recon
naître. Selon M. Russo «imigrarea Grecilor în Principate n’a pricinuit 
o renaçtere strälucitä a studiilor clasice, n’a adus o înflorire a literilor 

artelor, care s’ar puteà comparé macar de départe eu înflorirea produsa 
in Italia . . . Terenul cultural al Principatelor nu era pregätit pentru 
a adäposti filosofia lui Platon §i Aristotel. Aci pamântul era in|elenit, 
iar criva(.ul slavonismului care domneà în |arà abia lâsà sà creasca 
buruienile cär^ilor populäre çi ale apocrifelor» (Elen. p. 65). Cet aveu 
n’est que trop vrai, et par conséquent, il ne faut pas s’attendre à trouver 
au bord du Danube une vie scientifique florissante. Les écoles et les métho
des pédagogiques de l’époque étaient peu aptes à faire disparaître en quel
ques dizaines d’années les lacunes séculaires, et même le programme de

Bibliomania era aça de întinsâ, încât mulp din cei aprinçi de aceastà patimä, nevoind 
sä sacrifice bani §i timp, chemau câte un pictor meçter §i le zugrävea prin saloane 
§i camerile de studiu câte o bibliotecä de minune, în care §e gäsea tot ce ne-a läsat 
mai sublim gândirea omeneascâ, delà creapune §i pânâ în timpii lui Caragea ! Jude- 
când între oamenii cari au biblioteca §i nu le citesc §i între cei cari le au numai 
zugrävite, eu ered mai cuminte pe cei din urmä» (Gioc. p. 59). L’aveu de Jacques 
Negruzzi, bien qu’il n’aille aussi loin, est également fort significatif : «Negreçit, 
în casa lui Constantin Negruzzi era o bibliotecä bogatä, dar afará de locuitorii acéléi 
case, nimeni nu sim^ea cea mai micä trebiunpi sä-§i piardä vremea cu lecturä» (cité 
Negr. P. T. p. 56).

1 «Il n’y a dans toute la littérature nationale qu’un seul ouvrage de poésie» 
(p. 272). Pour l’importance de ce passage cf. L. Gáldi, A román irodalomtörténet 
tájrajzi problémái, Apollo, I—1935, pp. 351—2.

2 «Io in cälätoria mea în anul 1820 si 1821 prin Tara Romäneascä §i Moldavia 
am aflat multe biblioteci private, care cuprindea în sine cei mai vestip autori gre- 
ceçti, latineçti §i mai cu seamä franpizeçti, insä aceea ce am cäutat, adecä cärp 
româneçti nu am aflat» (cité par I. Mustea, Viata §i opera doctorului Vasilie Pop, 
AIIN. V. p. 106).

3 Cf. I. Minea, Ce citise generapunea unirii in Moldova, Buc. 1919, p. 6.
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l’enseignement restait trop éloigné aussi bien des buts scientifiques que des 
nécessités pratiques. Néanmoins il y avait des princes qui cherchaient à 
jeter les bases d’une collaboration féconde avec les humanistes catholiques 
et notamment avec les Jésuites hongrois.1 A un moment donné on pensait 
même à fonder une société philologique gréco-roumaine (cf. Russo, Elen, 
pp. 67—8). Malheureusement ce ne furent que des faits sporadiques qui 
n’autorisent personne à faire des généralisations hâtives. Ce qui est 
certain, c’est que parmi les sciences morales seule l’historiographie 
était florissante (cf. Tunusli,fΙστορία τής Βλαχίας πολίτικη και γεωγραφική. 
Vienne, 1806 ; D. Fotino, Ιστορία τής πάλαι Δακίας, ταννν Τρανσιλβανίας. 
Βλαχίας και Μολδαβίας, Vienne, 1818, D. Filippide, ΓΙστορία τής Ρονμουνίας, 
Leipzig, 1816), qui n’a pas manqué d’agir sur I. Väcäresco, auteur d’une 
Histoire de l’Empire Ottoman, de même que sur quelques chroniqueurs 
tardifs. La philologie reste bornée à quelques compilations de grammaire 
grecque (comme celle de Néophyte, etc., cf. §aineanu, 1st. fil. rom. pp. 
80—81 ; pour les livres scolaires de l’Epoque Phanariote cf. A. D. 
Xenopol-C. Erbiceanu, Serbarea çcolara din Ia§i, 1885. p. 315 ss.), dont 
le reflet est la grammaire roumaine du même Väcäresco (1787). Il y a aussi 
quelques tentatives lexicographiques (comme le dictionnaire gréco- 
roumain qu’on garde à Jassy, cf. Berechet, Rev. Ist. XXII. p. 138 ss.), 
mais les travaux de ce genre restent en manuscrit et n’exercent aucune 
influence sur les entreprises lexicographiques des auteurs transylvains. 
Il n’y a, à vrai dire, qu’une seule branche de la science où l’on puisse 
parler d’une certaine continuité de terminologie, et c’est la médecine. 
On sait fort bien que les médecins grecs étaient très renommés et qu’Ale- 
xandre Maurocordato lui-même (l’«Exaporite»), était docteur en méde
cine de l’Université de Padoue. Son fils, Nicolas reçut également une 
éducation de «iatrophilosophe», et même sa fille, Roxane, fut initiée aux 
secrets de la médecine (cf. Hurm. IX. 1. p. 607). Ces protecteurs prin
ciers — parmi lesquels il faut donner une place à part à Alexandre 
Ypsilanti (cf. Samarian, p. 27) — réussirent à assurer un grand prestige 
à la science médicale et aux docteurs formés aux Universités d’Italie et 
d’Allemagne. Selon Baur, «la médecine est la seule science à laquelle les 
Grecs s’appliquent : on va pour l’étudier en Italie ou en Allemagne» 
(Mémoires sur la Valachie, 1778). Il paraît que les médecins grecs et 
aroumains étaient très recherchés à Brassó aussi (cf. V. L. Bologa,

1 Cf. Iorga, 1st. lit. rom. ín sec. XVIII. 2. p. 447, Ist. Rom. VII. p. 142. On 
trouvera quelques contributions aussi dans l’article de J. Józsa, A piaristák buka
resti letelepedésének kísérlete és Mavrokordat Konstantin, Erdélyi Múz. XXXVI. 2.
p. 406 ss.



Braçovul vechiu centru medical românesc, Mélanges Làpëdatu, Buca
rest, 1936, p. 124 ss.)· Pour les hôpitaux cf. l’étude de M. N. Iorga, La 
continuation des hôpitaux byzantins par les hôpitaux roumains, RHSE,
1932, p. 345 ss.

Une partie de la terminologie grecque médicale est antérieure à 
l’Epoque Phanariote, ex. flégmà «phlegme»< φλέγμα Murnu, 25, frànitic 
«aliéné» -= φρενιτικός Murnu, 26, malachie «masturbation» < μαλαχία ibid. 
34, drôpicà (idropicä) «hydropysie» -= υδρωπικία, Tiktin 577, cangrend 
(gangrena) «gangrène»<κάγκραινα, γάγκραινα (GCr. 1. 126). Au XVIIIe 
siècle les termes de ce genre deviennent plus variés. A côté de doftor, qui 
est un vieux terme populaire, on parle aussi de iatru (<  Ιατρός) iatro- 
jilosôf (-=Ιατροφιλόσοφος), arhialros (<  άρχίατρος), hirurgomám -= χειρουρ- 
γομάμμος, ηιαηιόξ «accoucheur» (-= μάμμος), protomédic «médecin-chef» 

πρώτο -(- medic), etc. Au sens de «chirurgien» on emploit soit le mot 
turcgerah (cf. Ist. §c. I. 90), soit le composé iatrohirûrg ((ιατροχειρουργός). 
Quelques termes anthopologiques comme chicloforie «circulation du sang» 
(-^κυκλοφορία),crdses «constitution»(-^κράσις) ,sfigmós «poulx» (-^σφυγμός) 
sont également d’origine grecque. Parmi les noms de maladies retenons 
dispnee «gêne respiratoire» δύσπνοια), chinisis «luxation» (-= κίνησις),
énjrasis «constipation» εμφραξις), lier «rougeole» (-= ίλερη), sténosis 
«oppression, gêne respiratoire» (~= στένωσις), termolimicà «peste» (<ϋερμο- 
λοιμικό[ν]), peripleumonie «peripneumonie» (-=■περιπνευμονία). Quelques 
termes comme istericd[le] υστερικά), nevricd[le]  νευρικά) ont survécu
dans le langage familier jusqu’aux temps modernes. Etant donné que 
mamo§ «accoucheur» est d’origine grecque (μάμμος), il n’est que trop natu
rel que làhuzâ f-= λεχούσα) soit venu en roumain par la même filière (cf. 
mitrâ). Les maladies contagieuses portent le nom collectif de mcilimâ 
(~=z μόλεμμα) mais on parle aussi de boale molipsitoare (-= μολεύω) ou acoli- 
sitoare (Cihac IL 632). Quelques termes d’hygiène comme aerisi «aérer» 
(-= αερίζω), nosocomion «hôpital» (-= νοσοκομεϊον), spitdlion «hôpital» 

σπιτάλι[ον]) et spitaliot «garde-malade, infirmier» σπιταλιώτης) ren
voient également au langage technique des médecins grecs. Parmi les autres 
termes grecs rappelons acrûm «aphte» (-= άκρούμι), idrdrghiros «mercure» 
(-^υδράργυρος), adipóton «antidote» (-= άντίποτον), tifos (<  τύφος), etc.

Il va sans dire que dans la terminologie médicale populaire on 
a admis relativement peu de ces néologismes phanariotes. Ce fait mérite 
d’être relevé, parce que c’est dans cette terminologie populaire qu’a puisé 
un docteur transylvain comme Jean Piuariu Molnár (cf. Bologa, DR. IV. 
p. 383 ss.) et ce sera le même vocabulaire primitif qui inspirera en Valachie 
le sens linguistique de Piscupescu, auteur d’un traité d’hygiène (Oglinda
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sänätä^ii, Bucarest, 1829, cf. BS. III. pp. 633—648). La plupart des 
néologismes que nous venons d’énumérer, n’ont existé en roumain qu’à 
l’Époque Phanariote proprement dite, c’est-à-dire avant 1821.

e) Les arts. Les voyageurs qui visitent les provinces roumaines 
au XVIIIe siècle, sont frappés du fait que dans cette langue il n’y a de 
terme ni pour ,art’, ni pour ,science’ (cf. (des sciences et les beaux arts 
n’ont guère fait plus de fortune en Valachie que dans les autres pays 
soumis à la Porte : ils y sont méprisés au point qu’il n’y a pas même 
de terme dans la langue du pays, pour exprimer les mots d’art ou de 
science», Baur, p. 236). Ce reproche n’est qu’en partie justifiable, car 
si le mot tehne n’est employé en roumain qu’au sens de ,ruse’, il est 
absolument certain que le mot me§te§ug, qui dérive du hongrois mesterségl , 
a été très souvent employé aussi bien au sens d’art que de science (cf. 
début du XVIIe s. : §i spune § i m e § t e r § i g u l u  f i l o s o f i e i  cum 
doï nuorï, talnindu-sà sä fac(e) tunet, Iorga, Car^i 9; 1818: numitul 
dede fägäduialä cä la ori-ce m e ç t e ç u g  f i l o s o f i c e s c  este 
destoinic, Urechia, Carageà 79 ; 1814 : dascälul musicos, ce . . . s’aü 
orînduit a deschide §côla §i a parados! me§te§ugul cântarilor bisericeçti, 
Urechia, Caragea 20). Nous avons vu que parmi les sciences, seule la 
médecine était cultivée. Or, parmi les arts, il n’y a également qu’un 
seul, le chant ecclésiastique, qui doive beaucoup à l'influence grecque 
(cf. Sulzer, GTD. IL 454 ss.), comme en témoigne les mots suivants : 
psdlt (~= ψάλτης), protopsált (-^πρωτοψάλτης), defteros (deftereu) «deuxième 
chantre» (-=δεύτερος), psaltichíe (-= ψαλτική), mélos (<  μέλος), musicos 
(<  μουσικός), tonisi (-^τονίζω) etc. Il est curieux de remarquer que dans 
le domaine de la musique instrumentale on ne rencontre presque pas de 
néologismes grecs (violilâ -= βιολί est une rare exception). Pour dire 
piano, on se sert du mot clavir qui est emprunté de l’allemand Klavier 
(ex. 1805 : toatä epimelia noastra este da cele ce sä politifsäsc adecä 
l i m b a  f r a n f o z a s c ä ,  c l a v i r  § i c e l e l a l t e ,  §i dâ cea 
nem|eascâ nu este atâta ananghi, Iorga, Contrib. înv. 6. Une phrase 
comme celle-ci, est une synthèse en miniature de l’histoire de la civili
sation roumaine).1 2

1 Aux XVIIe et XVIIIe siècles le mot mesterség avait souvent ce sens en 
hongrois (cf. Szarvas-Simonyi, Magyar Nyelvtört. Szótár, II. p. 793). Voici ce qu’on 
lit dans la préface d’une traduction hongroise de la «Henriade» qui fut publiée en 
1789, par Samuel Szilágy : Inkább kívánta követni a’ maga elméjének a’ szép 
Tudományok és Mesterségek eránt való győzhetetlen Vonszát («il préférait suivre 
la propension irrésistible de son esprit aux lettres et aux beaux-arts», p. A 5 d).

2 C’est ici qu’il faudrait traiter aussi des relations littéraires gréco-roumaines. 
Etant donné que dans notre dépouillement il n’y a pas de termes relatifs à l’histoire
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5 .  L a  c u l t u r e  m a t é r i e l l e .  Essayant de résumer la contribu 
tion des Grecs au vocabulaire de la langue de commerce et d’industrie, il 
convient de préciser d’abord une différence qui sépare très nettement 
les mots d’origine grecque de l’Epoque Phanariote d’avec les éléments 
turcs de la même période.

Comme nous venons de voir dans les chapitres précédents, les 
mots grecs se rapportent à l’Eglise, à l’Etat, c’est-à-dire à l’administra
tion et à la vie juridique, à la vie sociale et à la culture intellectuelle. 
Si à cette répartition on compare celle des mots turcs, on voit aussitôt 
que dans tous ces domaines, sauf l’administration, l’élément turc est 
presque inexistant. Comme Çaineanu dit, la langue roumaine «n’are de 
înregistrat nici o no|iune religioasa sau intelectuala propriu zisâ, nici 
un verb originär . . . Lumea, suprafa^a pàmântului, corpul omului §i 
sufletul sau, via|,a de familie — in tóté acestea nu  se a f l ä  n i c i  
o u r ma ,  n i c i  un  r e f l e x  al elementului turcesc» (§äin IO. I. 
p. 286). On peut donc dire sans exagérer que les mots grecs se rapportent 
avant tout à la c u l t u r e  i n t e l l e c t u e l l e ,  tandis que les mots 
turcs représentent plutôt une c u l t u r e  m a t é r i e l l e 1 dont la 
terminologie était, à cette époque, d’origine turque en grec moderne aussi. 
Les faits historiques ne font que confirmer cette constatation d’ordre 
linguistique, car il est certain que les hospodars grecs des provinces 
roumaines représentaient par leur façon de vivre une forme d’existence 
orientale, bien qu’ils cherchassent à faire valoir même dans les cadres de 
cet orientalisme les traditions de leur noble héritage de culture byzantine. 
C’est pourquoi les voyageurs étrangers qui, dans leurs premières impres
sions, n’étaient sensibles qu’aux choses vues, ne signalaient dans leurs 
travaux que ces dehors orientaux, oubliant de mettre en relief aussi 
l’importance de la culture grecque dont les centres de rayonnement 
étaient à cette époque précisément dans les provinces roumaines. Cet 
aspect double de la vie phanariote fait bien compendre pourquoi parmi 
les termes de commerce et d’industrie il y a relativement très peu d’élé
ments grecs, mais en revanche un grand nombre de mots d’origine 
turque. A cet égard, pourtant, il faut aussitôt faire une réserve dont 
l’importance n’est nullement négligeable : il est vrai que les articles de 
commerce portent des noms turcs, mais les marchands eux-mêmes

ou à la critique littéraire, nous préférons parler des «grécismes» des textes littéra res 
dans le chapitre suivant où nous étudierons les problèmes de répartition des mots 
d’origine grecque du XVIIIe siècle.

1 Pour l’importance de cette répartition cf. L. Gáldi, Problemi di geográfia 
linguistica nei rumeno del Settecento, Roma, 1938, pp. 10—14.
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étaient, la plupart du temps, de nationalité grecque, et par conséquent, 
la façon dont ils se mettaient en rapport avec les clients roumains, 
n’était qu’une occasion de plus pour les contacts gréco-roumains. On ne 
peut pas donc exclure, du commerce non plus, la contribution active des 
Grecs dont l’habileté commerciale a joué un rôle très considérable dans 
le développement du luxe et des apparences brillantes qui ne sont 
qu’autant d’accessoires nécessaires de cette époque des grands contra
stes sociaux (cf. giuvaercdle, diamanticâle, etc.).

a) L e  c o m m e r c e .  Les relations de commerce gréco-roumaines 
sont bien antérieures à l’Époque phanariote. Déjà aux XVe et XVIe 
siècles on rencontre de riches marchands grecs dans les voïvodats roumains 
(v. Giurescu, Ist. Rom. II. p. 451, Iorga, GRV. II. p. 45 ss.), et au XVIIe, 
à Târgoviçte, par exemple, on signale la présence de toute une colonie de 
commerçants grecs.1 Ce sont eux qui établissent des rapports de commerce 
avec la Pologne (Iorga, 1st. com. I. p. 210) ce qui ne fait qu’affermir leur 
situation dans les provinces roumaines. Au cours du XVIIIe siècle et au 
commencement du XIXe, le commerce reste en grande partie dans leurs 
mains, d’autant plus que plus d’une fois ils font partie de la suite des 
princes, leurs compatriotes.2 S’ils ont des rivaux, ce ne sont guère des 
Roumains, mais plutôt Allemands, Juifs et Arméniens. Il apparaît, une 
fois de plus, que (de commerce est une forme d’activité intellectuelle, 
ou intelligente, et que les Grecs ont toujours été des maîtres') (Driault- 
Lhéritier, I. 110).

La langue roumaine reflète assez bien la continuité de ces relations 
commerciales. Parmi les termes qui sont antérieurs au XVIIIe siècle, 
rappelons les mots tels que (i)eftin ((bon marché»<εν&ΐ/νός, agonisi 
«gagner» (-= αγωνίζομαι), fölös «gain, profit» (-= οφε/.ος), maghérnifà «petit 
magasin» (~= μαγειρείον «cuisine ; cabaret»), etc., sans parler des mots 
aussi anciens que proàspât «frais» (-^πρόσφατος). L’apport du XVIIIe 
siècle au vocabulaire de la langue commerciale est relativement peu 
considérable, et il n’est certainement pas en proportion avec l’importance 
réelle des commerçants grecs dans les affaires de l’époque. Voici les

1 «Vi sono ancora in questa città molti della natione Greca, et tutti mercanti, 
li quali ogni anno in Venetia con le cere, et altri in Germania et in Polonia, et per 
tutta la Turchia, et m e r c a n t i  r i c c h i  e p o t e n t  i», P. Baksich, Visita 
della Valacchia, Monum. Slav. Merid. Spect. XVIII. pp. 103— 4.

2 A l’avis du conte Vincent de Batthyányi, «a Moldáviai kereskedést csak 
nem kirekesztőleg a’ G ö r ö g ö k  é s  Z s i d ó k  űzik. Abból és a’ mellett igen 
sokat nyernek ők . . . Néhánykor rendkivüles kedvezésekkel vágynak érántok, melly 
arra gyanússágra adott okot, mintha a’ Fejedelmek eggyetértőleg volnának, Kon
stantinápolyból való kísérőiknek speculátiójokban» (Gróf Batthányi Vilmos Uta
zása, Pest, 1818, p. 75).
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termes qui semblent appartenir à cette catégorie : achinita «immobilier» 
(ex. vânzànle achinita <  ακίνητος), agrichisi «s’entendre, se mettre 
d’accord» άγροικώ), anarghirie «manque d’argent, pénurie» (<  άναργνρία), 
apódixis «quittance» άπόδειξις, cf. polifà), apandisï «payer» άπαντώ), 
exoflisi «s’acquitter» ( < εξοφλώ), simfoníe «contrat» f«= συμφωνία), etc. 
Chirdosi est emprunté peut-être du bulg. kerdosvam., et par conséquent 
il ne remonte pas directement au grec moderne. Aussi quelques articles 
de commerce (pragmatie^ πραγματεία) portent des noms grecs. Il suffit 
de rappeler fideà «vermicelle» (<  φιδές), chiaculédes «cocon de ver à soie» 
(cf. κουκκονλι), crititarachisie «salaison crétoise» (-=κρητική ταρίχευσις), 
chiper «souchet comestible» (<κύπερη), etc.1 Ajoutons-y quelques noms 
de poissons comme spàros «sargue ordinaire» σπάρος), stacós «homard» 
([ά]στακός), fir (~^τσηρος). L’adjectifs stifós στνφός) se rapporte au
commerce des vins. Quelques noms de fruits comme poricà, portocdlà 
paraissent être venus également par la filière du grec moderne. Aussi le 
verbe costisi (~=κοστίζω, cf. ital. costare) semble-t-il provenir de la 
langue commerciale de l’Époque Phanariote, mais malheureusement nous 
n’en avons relevé aucun exemple au XVIIIe siècle.

Quelques autres petites catégories de mots peuvent être également 
mises en rapport avec l’influence du commerce grec. Quant à l’habille
ment et les articles de mode, les termes grecs, qui sont bien rares dans 
nos textes, ne sont guère comparables à l’abondance des mots d’origine 
turque. Pour illustrer ce fait, on n’a qu’à se rappeler une indication 
scénique qu’on rencontre dans les «Fran^ozitele», cette petite comédie 
de Constantin Facà (1833): «Smaranda §i Ianache intra din stânga, 
acesta purtând anteriu, fermeneà §i giubeà, §eapcà peste fes, metanii §i 
ciubucul eu momeaua de chilimban (pp. 23—4). Si l’on compare à cette 
description le portrait de ce jeune homme dont Filimon nous parle 
(«Päturicä . . . deosebi un june ca de douazeciçicinci de ani, eu anteriu 
de samalageà, morico eu fermeneà de croazea pembe, încins eu un çal 
pàrlageniu $i légat la cap eu un taclit în varguli|e» Cioc. p. 77), on ne 
s’étonne plus de la rareté des termes grecs de la mode. Les remarques 
de Del Chiaro (1718) permettent de faire rapporter ces descriptions aussi 
au costume du XVIIIe siècle : «l’abito de’ Valacchi è totalmente lo stesso

1 La rareté des termes grecs de ce genre s’explique par le fait que les marchands 
grecs étaient obligés de vendre surtout des marchandises turques (appelées, en 
Hongrie, török áruk, cf. A. Gárdonyi, Pest város kereskedelme a XVIII. század
ban, Budapest, 1930, pp. 40—46, L. Schäfer, A görögök vezetőszerepe Magyar- 
országon a korai kapitalizmus kialakulásában, Budapest, 1930, p. 37 ss.). Dans les 
provinces subcarpathiques on a gardé beaucoup de dénominations traditionnelles, 
cf. Xen. Ist. Rom. X. p. 122 ss.

5*



68

con quello de’ Turclii» (p. 29).1 Sous ce rapport nous n’avons à citer que 
carfifà «épingle, broche» καρφίτσα mot répandu partout dans les 
Balkans), fludà «mousseline» (<φλοϋδα) fiong «noeud» (~= φιόγκος), 
jundâ «noeud de ruban» (<  φούντα), calpavetà «jarretière» καλτζοδέτα, 
<  κάλτσα <  ital. colza), stambâ (tissu) «imprimé» <  στάμπα it. stampa).
On y peut ranger aussi quelques termes relatifs à la broderie et à la filure 
(chinisi «broder» -= κεντώ, anevató «broderie en relief» «= άνεβατό, bibil 
«sorte de dentelle à aiguille» «= μπιμπίλι; rodân «rouet» «= ροδάνι). Rap
pelons encore les mots qui signifient «attifer, se parer» : muchilipsï -= μον- 
κελεύω, fandasi -= φαντάζομαι, etc.

Quelques termes qui concernent la navigation et la vie maritime, 
ont probablement aussi des relations avec le commerce d’exportation qui 
était presque exclusivement aux mains des Grecs. Sous ce rapport on peut 
citer des mots bandiérà (pandélà) «pavillon» [μ]παντιέρα,<  ital. ban-
diera), copastie «plat-bord» (-=κουπαστή), ndvlu «nolis, fret» (<  ναύλον), 
fundarisi «jeter l’ancre» (<  φουντάρω), etc. Quelques mots maritimes ne 
sont usités que dans la langue littéraire de l’époque (ex. caravachir 
-= καραβοκύρης).

b) L ’ i n d u s t r i e .  Dans le domaine de l’industrie l’apport grec est 
insignifiant. Outre l’imprimerie dont nous parlons ailleurs (cf. p. 57 ss.) 
et la menuiserie qui est représentée par un mot tel que planisi «raboter» 

πλανίζω), on ne peut signaler que quelques mots relatifs à l’archi
tecture (ipsos «plâtre» (-= [γ]ύψος), igrasie «humidité» υγρασία). mere-
metisi «réparer» f < μερεμετίζω), mistrie (-= μυστρί[ον]), architéclon ou 
architéctor άρχιτέκτων). Parmi les hospodars phanariotes seul Gré
goire Ghica semble avoir protégé l’industrie d’une façon particulière, 
mais lui aussi a fondé ses projets surtout sur l’immigration massive des 
artisans allemands (cf. «Gregor Ghika . . . gab sich das Ansehn, Hand
werke, Fabriken und Künste in seinem Lande einführen zu wollen. 
Zu Kiperescht errichtete er eine Tuchfabrik mit D e u t s c h e n  
Arbeitern. Zu Neu-Philippi bey Jassy legte er eine Colonie von protes
tantischen D e u t s c h e n  Uhrmacher an, welche eine evangelische 
Kirche bauen durften» Engel IV. 2. 303). Le mot alisidä ,chaîne de 
montre’ (-= αλυσίδα) qui est un terme tout a fait isolé dans le vocabulaire 1

1 Rappelions cependant que dans certains cas les articles de mode étaient 
désignés par des termes hongrois. Le terme de fizäu (-= fűző) indiquait les lacets 
ou rubans qui servaient a serrer les corsets (cf. 1778 : 11 cof(i) fizäu de mätasä la 
midàr ( ! ) verde sä fie ca mustra, Furnicá, Comerf 88). Cette donnée, totalement 
inconnue jusqu’ici, provient d’une commande faite à Râmnic, c’est-à-dire dans la 
Moldavie du Sud.
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phanariote, parait s’être introduit en roumain par l’intermédiaire des 
orfèvres aroumains (pour ceux-ci cf. Giurescu, Ist. Rom. II. p. 323—4).1

1 Nous ne saurions terminer ce chapitre sans rappeler un fait qui, à notre 
connaissance, n’a jamais été signalé. Les éléments italiens du grec moderne, auxquels 
M. H. Kahane vient de consacrer un article d’importance capitale (Gli elementi 
linguistic! italiani nel neogreco, Arch. Rom. X XII—1938, pp. 120—35), représentent 
exactement les mêmes catégories d’idées que les mots d’origine grecque du roumain. 
A l’avis de M. Kahane, «italianizzate sono sopratutto le espressioni della vita pub- 
blica, degli usi civili, del commercio, del tribunale, degli amoreggiamenti e dei 
divertimenti, dell’artigianato e dell’arte del saper vivere, le espressioni di un pro- 
gresso e di uno sviluppo esteriore della vita» (p. 122). On peut appliquer cette défini
tion aussi aux mots d’emprunts que nous venons d’étudier. Les analogies ne s’ar
rêtent pas d’ailleurs sur ce point ; aussi les considérations d’ordre sociologique du 
même auteur sont applicables à notre cas : «il tesoro linguistico italiano è . . . pene- 
trato sopratutto nelle classi sociali superiori» (p. 134) ; mais, plus tard, il «è sceso 
dalle classi superiori in quelle inferiori. Moite di tutte queste parole italiane del 
greco, ehe una volta erano moderne e nobili, sono oggi arcaiche e volgari» (ibid). 
Dans le chapitre suivant nous aboutirons à la même conclusion quant aux mots 
d’origine grecque (cf. S. Puçcariu, La Transylvanie et la langue roumaine, dans 
le volume «La Transylvanie», Bue. 1938, pp. 67—8). Même la destinée future 
de ces deux couches d’éléments étrangers présente des similitudes frappantes : «E 
domani? Domani in gran parte saranno morte. Alla nuova generazione per lo più 
sono sconosciute ; i miei migliori soggetti avevano circa sessant’anni e rispetto a 
moite voci notavano che esse erano usate costantemente dalle loro madri . . . 
I tempi attuali distruggono con fretta sensibile questo specchio interessante d’une 
grande cultura passata» (ib.). Pour prouver que ces coïncidences ne sont pas nécés- 
sairement fortuites, nous n’avons qu’à rappeler les nombreux termes italiens qui 
ont pénétré en roumain par le canal du grec moderne (comme agáié, bandiérâ, 
departament, diafendevsi, fiong, franzélà, malafrân^à, sculaménto, etc. sans parler 
des verbes en -arisi pour lesquels cf. § 67). Pour l’importance de Venise dans cette 
évolution cf. C. Tagliavini, I rapporti di Venezia coll’Oriente balcanico, Roma, 1938.



IL

LA PLAGE DES ÉLÉMENTS GREGS DE L’ÉPOQUE 
PHANARIOTE DANS L’HISTOIRE DE LA LANGUE

ROUMAINE

L’étude que nous consacrons aux mots phanariotes, serait bien 
incomplète si elle ne contenait pas un chapitre à part sur la circulation 
et la diffusion de ces mots d’emprunt. Etant donné qu’il s’agit d’un 
groupe de mots dont le rendement fonctionnel a considérablement 
diminué depuis la fin du XVIIle siècle, il faut attacher une importance 
toute particulière aux problèmes qui concernent le rayonnement et la 
disparition graduelle des «phanariotismes». C’est pourquoi nous nous 
proposons d’étudier tour à tour la chronologie des emprunts, la manière 
dont ils ont pénétré dans la langue roumaine, leur répartition géographi
que, les cas de parallélisme qui se présentent entre les mots grecs des 
voïvodats et les termes hungaro-latins de Transylvanie, pour terminer 
par un coup d’oeil sur le rôle des néologismes phanariotes dans la langue 
contemporaine.

1 .  L a  c h r o n o l o g i e  d e s  é l é m e n t s  p h a n a r i o t e s .  Dans 
notre Lexique nous avons toujours essayé de donner des indications 
chronologiques. Bien que nous soyons persuadé de la valeur relative de 
ces dates qu’un dépouillement plus ample pourrait facilement recti
fier,1 nous croyons en pouvoir dégager un principe chronologique 
nullement négligeable qu’il convient de préciser ici.

1 Nous avons souvent rectifié non seulement les «premières mentions» de 
Tiktin, mais aussi celles de DA ; pour adiaforie qui n’y est attesté que d’après les 
comédies d’Alecsandri, nous avons pu relever une donnée de 1822 ; pour anerisi 
(Tiktin : 1815, DA : 1817) nous avons des données à partir de 1732 ; de même, nous 
avons replacé à l’Epoque Phanariote des mots tels que apelpisit (1797), ataxie (1775), 
istericdle (1793), îmberdosi (1824 : emberdejsi), etc. Outre ces déplacements à grande 
distance il y en a d’autres qui impliquent un recul de 10 à 30 ans : pour catagrafie 
DA ne cite qu’un exemple de 1793 (en réalité la première mention date de 1764) 
et catdhris( is) est attesté depuis 1775 et non depuis 1785 comme DA. l’affirme. 
Nous devons rappeler, en outre, que les éditions roumaines laissent souvent à 
désirer quant à la reproduction fidèle du texte des documents historiques. Comme
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Prenons, à titre d’exemple, quatre séries de mots (A-Am, D, 
le-lst, Pa-Pe) et essayons de les grouper au point de vue chronologique. 
Jusqu’à 1770 nos emprunts sont relativement rares, et ce qui est encore 
plus important, il ne peut être question de continuité historique que dans 
le cas d’un très petit nombre de mots. Quelques textes comme l’«Histoire 
Hiéroglyphique» de Démétrius Cantemir (1705), la «Chronique de l’expé
dition en Morée» (env. 1715) ou la Chronique de Gheorgachi (1762) 
fourmillent de mots grecs, mais ce ne sont que des exemples isolés. 
Les hellénismes de Cantemir sont, dans la plupart des cas, autant de 
«hapax legomena» (ex. aftádie, ahortasíe, allófili), et même ceux qui 
reviennent dans les textes postérieurs, ne sont attestés que quatre-vingt 
ans plus tard (diâtesis 1705—1783, disidemonie 1705—1780, etc.) Les 
éléments grecs qui apparaissent aux environs de 1715, sont également 
sans lendemain (hapax legomena : agdlmata, ahüria, alichès ; mots qui 
reparaissent vers les années 80: didstimà, 1715—1786, periusie 1715— 
1792, etc.). Parmi les néologismes d’origine néo-grecque des autres textes 
il y a également beaucoup d’exemples isolés (ex. adipôton, 1750). Ce n’est 
qu’après 1735 qu’on rencontre des mots qui resteront en usage sans 
interruption pendant plus de cent ans (1737 : diortositor, 1746 : diortosi, 
1756 : diafendefsï, 1764 : afierosi etc.). A la fin de cette période (1762) 
la chronique du Logothète Georges (Gheorgachi Logofatul) ajoute quel
ques termes nouveaux au vocabulaire phanariote (cherodosie, doxologhie, 
ipogondtion, etc., ce sont en général des termes ecclésiastiques qui se 
rapportent aux cérémonies de l’investiture des hospodars).

Après 1770 les éléments grecs deviennent de plus en plus fréquents. 
On peut dire que les années 70 servent d’introduction à l’âge d’or des 
mots phanariotes qui dure à peu près quarante ans (1780—1821). Entre 
1770 et 1780 on a à enregistrer les mots tels que patriot (1773, patridä 
existe depuis 1757), aftonomie (1774), pardpon (1774), diddscal (1775), 
adiajori (1775), acrostih (1776), afieromâ (1777), discolie (1778), despo- 
tisnws (1779), etc.

Pendant les années 80 apparaissent la plupart des termes ad
ministratifs et politiques, de même que les termes historiques et scientifi
ques (parmi les textes de l’époque les plus importants sont la Chronique 
de Dumitrache Varlaam, 1782, la «Généalogies des Cantacuzène», 1787
Giurescu l’a démontré, il y a plus de vingt ans (Pseudo-cronicari, Bul. Corn. 1st. 
II—1916, p. 145 et suiv.), la chronique attribuée à Ienache Kogälniceanu contient, 
dans le ms. original, un nombre beaucoup plus grand d’éléments grecs que ne le 
fait voir le texte remanié de M. Kogàlniceanu (Cron. III). Au lieu de s'afanisâsc 
mul[i (f. 169) on y trouve «multi râmàsese säraci», afanismos (f. 110) est remplacé 
par «mare greu» cf. (pathos, tarros, etc. dans notre Lexique).
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et l’«Histoire de l’Empire Ottoman», 1788). En voici quelques exemples 
ipolipsis (1780), amfivolie (1781), discopotiriu (1781), acrovolizmôs, 
paragrafíe, perierghie, diorismôs (1782), perierghisï (1783), paradosi «ensei
gner», pparaponisi (1784), acatastasie (1785), adichisit (1786), amésos, 
diaco le, diaforà, ilicrinie, patriotismôs (1787), adidfor, periergos (1788), 
etc. Cette floraison continue jusqu’à la fin du siècle et ce n’est qu’après 
1810 qu’elle commence à s’affaiblir. Après cette date tous les termes 
grecs entrés en roumain restent encore en usage, mais on n’admet que 
peu de mots nouveaux (mais cf. ífos, ipótesis, iroizmôs, periorisi, etc.).

L’année révolutionnaire 1821 termine l’Époque Phanariote propre
ment dite. Dans la vie de la langue et surtout dans celle du lexique d’une 
langue il n’y a pourtant pas de ruptures brusques, mais uniquement des 
transitions plus ou moins rapides. Les «phanariotismes» ne disparaissent 
pas d’un jour à l’autre. Dans l’entourage de Tudor Vladimirescu on parle 
encore une langue très «phanariote» (cf. l’Index de TVlad.). Les événe
ments historiques contribuent à implanter dans la langue roumaine 
quelques nouveaux termes grecs (comme patrioticesc, mavrofôr, apostât 
«rebelle», etc.), mais les néologismes de ce genre sont généralement assez 
rares. A partir de 1821 on assiste à un phénomène linguistique des plus 
curieux : la mort des mots phanariotes. Sur ce point les témoignages de 
nos données sont presque unanimes ; la plupart des termes que nous 
avons relevés et recueillis dans notre Lexique, disparaissent avant 1830. 
Les mots tels que peristasis (1705, 1787—1821), didstimâ (1715, 1786— 
1821), amélie (1792—1830) ou isterisi (1768—1824) peuvent être con
sidérés comme les exemples typiques de la chronologie des éléments 
phanariotes. Il n’est que trop naturel que quelques termes disparaissent 
avant 1821, et que d’autres se maintiennent jusqu’à la seconde moitié 
du XIXe siècle (ex. dichéoma, 1795—1816, discolefsi, 1792—1817 ; 
agrichisi, 1816—1863 ; pour les mots attestés chez Filimon, Alecsandri 
et Garagiale cf. p. 77). Nous avons déjà examiné plus haut les cas de 
catagrajie ~ inventariu (p. 37) et paradosi ~ predà (propune, cf. p. 55—6), 
qui suffisent à montrer que l’élimination des souvenirs linguistiques de 
l’«odieuse» Époque Phanariote était avant tout un problème de substitution 
en ce sens qu’au lieu des «grécismes» détestés il fallait trouver, sauf les 
«Luxuslehnwörter» proprement dits, d’autres néologismes de caractère 
français, latin ou italien. Les auteurs de l’époque sont bien conscients 
de cette réforme de la langue. Outre l’aveu d’Héliade qui a trait 
aux verbes en -arisi (cf. BS. p. 590 et § 67), il suffit de rappeler la 
Préface d’une traduction roumaine de la Logique de Condillac (1825) : 
«càte sa aratà mai sus pentru limba grecïascà sä pot zice in dreptü



cuvànt §i pentru a noastra cè moldovenïascâ, ca de s’ar lasa scriitoriï 
noçtrï de c u v i n t e l e  g r e c e ç t ï ,  sarbeçtï §i turce§ti $i de ar 
împrumuta neagïunsul de la Latinï §i Italienï, s’ar face §i acïastà a 
noastra limba romano-moldoveniascâ o limba prè aliasi, §i prè frumoasi, 
dupa cum este §i sora-sa, limba italienïasca» (Gat. ms. 11.120). En 1827 
un professeur de l’Ecole Nationale de Bucarest, Siméon Marcovici, fait 
une déclaration analogue : «mai avem trebuin^â de o cam data de limba 
latineasca, ca sä îndreptam pe a nostra, §i de limba fran^ozascä ca sä o 
inbogâjâm eu càr|ï folositoare in tot feliü de fiin^â §i pentru alte sfârçiturï 
politice^tï» (Bibi. R. III—1834, 28).1 II va sans dire que ces essais de 
substitution ne vont pas sans difficulté, et que les auteurs contemporains 
se voient souvent obligés de gloser par des mots grecs leurs néologismes 
latino-français.

Quand, en 1830, Asachi se sert du mot «legist», il doit ajouter, pour 
se faire comprendre, «nomicos» : D-sale l e g i s t u l u  ( Nomi c os ) ,  
(Ist. §c. I. 147), et en 1832 Héliade, cherchant à éliminer le mot parastisi 
«représenter», doit agir de même : a se sui pe scenâ (a parastisi pe teâtru), 
Ist. §c. I. 221. En 1812, même à Bude, on glose disputáié (<lat. dispu- 
tatio) par «filonichie» : a face de ob§te cunoscute în limba Na^ionalà §i 
Disputable (filonichiile) urmate între Autorul Istorieï Petru Maior si 
intre Rebnsentul eï K(opitar) din Viena (BH. III. 60). En d’autres cas 
on admet le néologisme latin, mais parallèlement on continue à se servir 
du mot ancien. Pour le mot compatriot f<fr. compatriote) on a des 
exemples depuis 1829 (cf. Ist. §c. I. 126, lettre d’un Roumain établi à 
Paris), mais simpatriot ne disparaît que dix ans plus tard (pour une 
donnée de 1837 cf. ibid. p. 400).

Ces faits linguistiques demandent à être expliquées et commentés 
aussi au point de vue historique. La mort des mots grecs ne pose 
presque pas de problème, étant donné qu’il s’agit de la chute d’un 
régime politique qui eut lieu à un moment bien déterminé. Mais 
comment expliquer le fait que jusqu’à 1770 les mots phanariotes sont 
assez rares et qu’ils ne commencent à se multiplier que vers la fin du 
XVIIIe siècle?

Nous sommes d’avis que sur ce point il faut prendre en considération 
ce que M. Iorga a établi à propos des diverses périodes de l’Époque 
Phanariote, d’autant plus que nos conclusions tirées uniquement des

1 La conception de Marcovici qui aurait représenté une synthèse très pru
dente des apports français et latins, ne s ’est jamais mise en pratique. Au-delà des 
Carpathes, «la renaissance latine se développa dans le sens néo-latin et non ancien 
latin» (S. Puçcariu, La Transylvanie, Bue. 1938, p. 68).
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faits chronologiques, coïncident, malgré certaines différences d’inter
prétation, avec celles de l’historien roumain.

Il s’est posé, lui aussi, la question qui nous préoccupe : «Epoca 
fanarióta înseamnà ea oare un s i n g u r  l u c r u ,  càre se men^ine de 
la 1709 pânâ la 1821, o suta de ani §i mai bine, sau în epoca aceasta . . . 
totuçi sânt deosebire (=deosebiri) hotàrâte de fixât între mai multe 
fase?» (Ist. Rom. prin. cäl. II. p. 170). Et voici sa réponse : «cred ca 
deosebirile sânt destul de însemnate pentru a se puteà fixa aceste fase. 
§i s’ar putea stabili t r e i, pe care le vom cercetà pe rând» (1. c.)

La première phase s’étendrait, selon M. Iorga, jusqu’à la guerre 
russo-turque, c’est-à-dire jusqu’à 1768. L’historien roumain la considère 
comme la période du «phanariotisme de tradition roumaine» (fanariotismul 
de tradi^ie româneascà). Ce n’est pas cette dénomination discutable qui 
importe, mais la distinction même de cette période dont nous avons 
également démontré l’existence. Il est certain que pendant ce demi- 
siècle la pénétration grecque était moins intense et que les Roumains 
ont assez vigoureusement résisté aux tentatives de grécisation.1 Peut- 
être aussi la force d’expansion de la culture grecque était-elle encore 
moindre, surtout pour des raisons d’ordre sentimental et patriotique.1 2 
Car il ne faut pas oublier qu’après les six ans de «phanariotisme philo
sophique» (1768—74) que M. Iorga présente comme la seconde phase de 
l’évolution, mais qui en réalité n’est que le préambule de la troisième 
période, on assiste à un regain des tendances nationales qui permet de 
considérer cette époque comme celle du «phanariotisme national grec» 
(fanariotismul national grecesc, o. c. 171). Quoique M. Iorga affirme que 
les Roumains aient toujours résisté aux efforts de grécisation animés 
par des buts politiques (ibid.), il n’est pas douteux que les «Moldo- 
Valaques» ne pouvaient pas se soustraire à l’attrait de la civilisation néo
grecque et au prestige du régime politique dominant. C’est en réalité 
une affaire d’appréciation et sur ce point tout ce que nous avons établi 
dans le chap. IL, est en contradiction évidente avec les assertions de 
l’historien roumain. Malgré cela, les divisions proposées par lui sont en 
principe acceptables et confirmées par le témoignage des faits linguistiques.

1 II est à remarquer que si nous avions pu compléter notre dépouillement par 
l’examen des ordres manuscrits de Constantin Mavrocordato («un enorm volum 
manuscript care cuprinde ordinele lui Constantin Mavrocordat», cf. Iorga, 1st. 
Rom. prin cälätori II. p. 173), nous aurions pu relever un nombre plus considérable 
de «grécismes» même avant 1770.

2 C’est à quoi fait allusion une remarque d’ordre sociologique de Raicevich : 
«Ho conosciuto molti vecchi tenaci in conservare i costumi antichi, i quali non hanno 
voluto mai parlare il Greco» (p. 256).
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2. L e s  p o s s i b i l i t é s  d e  f i l i a t i o n .  A propos des néologismes 
phanariotes il faut faire une distinction très nette entre e m p r u n t s  
l i t t é r a i r e s  et e m p r u n t s  o r a u x .

Nous entendons par emprunts littéraires les mots qui se sont 
introduits en roumain par l’intermédiaire des textes écrits. Il convient 
de préciser que dans ce cas il faut prendre le mot «littéraire» en un sens 
très large, car ce qualificatif se rapporte non seulement aux belles-lettres 
(qui sont encore presque inexistantes), à la littérature ecclésiastique, 
à Γhistoriographie etc., mais à tout ce qui est en relation avec les «litterae», 
avec les lettres mêmes d’un texte grec ou roumain. En parlant du traite
ment de quelques groupes de consonnes (vr> nd, ni, etc.), nous aurons 
l’occasion de mettre en relief l’importance de certains efforts de «trans
littération» qui sont inséparables de nos emprunts littéraires (cf. §. 14). 
Il faut ranger dans cette catégorie surtout les nombreux termes admini
stratifs qui, de tout temps, étaient certainement plus usités dans la 
langue écrite que dans la langue parlée. Si l’on considère l’aspect phoné
tique de ces mots, on arrive au même résultat : dans le roumain septen
trional les mots grecs ne subissent que des changements insignifiants 
parce qu’ils ne s’adaptent qu’à un entourage écrit et non pas à un con
texte sonore qui exigerait spontanément et instinctivement des change
ments beaucoup plus profonds, pareils à ceux que les éléments grecs 
devaient subir en aroumain où les emprunts oraux ont toujours prédo
miné. Nous croyons devoir souligner cette particularité de nos mots 
d’emprunt, parce qu’au moins la moitié de notre Lexique se compose 
d’exemples puisés dans les documents officiels de l’époque.

On aurait pourtant tort de croire que ces mots «littéraires», c’est-à- 
dire issus de certains efforts d’adaptation graphique n’aient jamais 
pénétré dans la langue parlée. Les fonctionnaires phanariotes, même 
s’ils étaient Grecs, devaient se mettre en contact immédiat avec le peuple 
roumain, et on ne pourrait pas supposer que même des illettrés ou des 
personnes peu versées dans les secrets de l’administration grecque n’aient 
employé, au moins dans certaines expressions, des termes techniques 
comme metahirisi, protimis(is) ou pretinderisi. C’étaient des termes 
usuels dans le même sens que fiçpan dans le parler des Roumains tran
sylvains d’avant-guerre ou prefektus dans la langue parlée des Hongrois 
de la Transylvanie d’aujourd’hui1. Si l’on tient compte des variations 
dialectales des mots grecs, on retrouve bien des traces indéniables de ce 
caractère oral. En Valachie on écrit toujours metahirisi ou metaherisi,

1 Cf. B. Gsüry, MNy. XXV II. p. 253 et suiv.
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dont Ve reflète peut-être un souvenir graphique de Γε dans μεταχειρίζομαι. 
Plus on s'éloigne du centre de rayonnement des mots phanariotes, je 
veux dire de Bucarest et de la Valachie en général, plus ce verbe se pré
sente en des variantes déformées. Predetici, cet officier autrichien qui 
n’avait probablement eu que des relations assez superficielles avec la 
société grécisée de Jassy, écrit metihirisi, et en Bassarabie où la connais
sance du grec était également moins répandue, on écrit sans le moindre 
scrupule mitahirisi. Ces deux dernières variantes montrent très claire
ment que ce mot ayant un vocalisme assez compliqué (e-a-i), devait 
subir certains changements dans la bouche, c’est-à-dire dans la langue 
parlée des Roumains qui n’avaient plus conscience des éléments de ce 
composé (μετά -f- χειρίζομαι) . De même επίτροπος se conserve générale
ment sous la forme de epitróp (sans i prothétique, cf. fr. élève) elev J, 
ce qui n’empêche pas qu’à Bârlad on n’écrive iapitrôp, avec une assimi
lation de la syllabe initiale, qui n’a pu s’effectuer que dans la langue 
parlée. A Buzàu epitropie aboutit à patrofiie qui est certainement une 
variante née dans la bouche du peuple. Dans les documents de l’Epoque 
Phanariote on employait poliloghie, peripisi (πολυλογία, περιποιώ) ; 
aujourd’hui on dit polologhie et en Valachie aussi piripisi, c’est-à-dire 
on se sert des formes mieux adaptées au génie de la langue roumaine.

Retenons donc deux conclusions : d’une part, il est incontestable 
que parmi les mots phanariotes les emprunts littéraires prédominent, 
mais, d’autre part, il n’en est pas moins vrai que ces emprunts littéraires 
ont pénétré, au moins dans certains cas, aussi dans la langue 
parlée.

Et si, après l’examen de ces textes «pseudo-littéraires», on revient 
aux textes littéraires proprement dits, il faut faire, là aussi, certaines 
distinctions. A propos de l’analyse de la répartition chronologique des 
mots phanariotes nous avons déjà relevé le fait que certains textes 
grécisants comme les ouvrages de Démétrius Cantemir sont tout à fait 
isolés dans leur époque. Les mots qu’on rencontre dans ces écrits, ne 
sont pas moins isolés que les ouvrages eux-mêmes. Ce sont donc des 
emprunts individuels qui peuvent jeter des lumières sur la personnalité 
de l’auteur, mais qui restent un peu en marge de l’histoire de la langue 
roumaine. On peut faire les mêmes remarques sur bien des hellénismes 
de la «Généalogie des Cantacuzèno» (1787) ou «l’Histoire de l’Empire 
Ottoman» (1788). Mais que faire des termes néo-grecs qu’on rencontre 
en un si grand nombre chez certains romanciers (N. Filimon, Ciocoi 
vechi §i noi, 1863) et chez les auteurs comiques (Alecsandri, Caragiale)? 
Ce sont évidemment des textes littéraires de premier ordre, mais doit-on
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ranger tous les éléments grecs qu’on peut y relever, parmi les emprunts
littéraires?

Nous croyons devoir répondre négativement parce que, surtout 
dans le cas des auteurs de théâtre comme Alecsandri, dont les comédies 
étaient destinées à la représentation et non pas à la lecture, ces termes néo
grecs se transmettaient au public non pas par écrit, mais par l’audition. 
C’est donc une copie, une photographie, si l’on veut, de la langue parlée de 
l’Epoque Phanariote qui, malgré tous ses éléments non-roumains, devait 
rester plus ou moins compréhensible jusqu’aux années 70 du XIXe siècle. 
De même, le roman de Filimon reflète, non pas l’état de la langue rou
maine vers 1860, mais la langue du régime Carageà. Si un mot comme 
diamanticâle n’est attesté, à notre connaissance, que chez Filimon, on n’en 
pourrait pas conclure que ce fût une création spontanée de l’auteur. Ce 
mot paraît être un terme phanariote bien authentique que Filimon, 
excellent connaisseur de la période qu’il a traitée, doit avoir lu quelque 
part ou entendu dans la langue de conversation des vieilles gens de son 
temps.

On est donc autorisé à replacer dans le passé la plupart des termes 
tardifs, attestés uniquement chez Alecsandri et Filimon, qui sont, à vrai 
dire, nos seules sources pour la connaissance de la langue parlée du 
XVIIIe siècle et du début du XIXe. Sous ce rapport nos constatations 
s’appuient sur des faits concrets, parce que nous avons réussi à retrouver 
bien des hellénismes de ces deux auteurs dans les documents authen
tiques de l’Epoque Phanariote. Adichie n’est pas une invention de 
Alecsandri ; c’est un «phanariotisme» bien réel dont la première mention 
remonte à 1795. Agrichisi n’est pas non plus une trouvaille de Filimon, 
parce que nous avons relevé ce mot dans nos documents, de 1816 à 1820. 
Le seul exemple que Tiktin cite pour embereclisi, provient des «Ciocoi» 
où ce verbe figure dans une lettre fictive de 1816. Or Filimon avait 
parfaitement raison quant à la datation de cette lettre, parce que notre 
premier exemple pour embereclisi date de 1812. Nous avons fait des 
constatations analogues à propos des proscalisi et ilichie et bien d’autres 
mots, et en conclusion nous pouvons établir que le roman de Filimon 
est non seulement un tableau fidèle des moeurs de l’Epoque Phanariote, 
mais aussi au point de vue linguistique un document digne de foi du 
règne de Carageà (cf. N. Iorga, Les écrivains réalistes en Roumanie 
comme témoins du changement de milieu au XIXe siècle, Paris, 1925, pp. 
19—27).

Quant à la langue de Caragiale, le problème est un peu plus délicat. 
Dans ses comédies il y a une série de termes néo-grecs authentiques
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qu’on peut sans difficulté replacer dans le passé (cf. plastograf, cette 
fameuse expression de la «Scrisoare pierdutâ» qui antérieurement est 
attesté depuis 1810, etc.). Mais que faire des termes comme honipsi qui 
ne sont attestés que dans «Kir Ianulea», une nouvelle parue en 1909?

Étant donné que l’étymologie grecque de ce mot est inattaquable 
et qu’on ne peut relever que très peu d’hellénismes admis dans la langue 
roumaine après 1821, il faut supposer que ce terme ait existé pendant 
un siècle dans la langue des «mahalà» de Bucarest, sans être jamais en
registré. Si ce mot n’est pas attesté dans nos textes au XVIIIe siècle, la 
seule raison en est que nous sommes très mal renseignés sur la langue 
p a r l é e  et surtout sur la langue familière du XVIIIe siècle. Nous ne 
connaissons pas les antécédents historiques de la langue parlée du 
XIXe siècle, et c’est pourquoi les mots tels que sindrofie, alandâla, 
costisi etc. ne sont pas démontrables dans les documents de l’Époque 
Phanariote proprement dite. Depuis quand existe plixis ou lictis-plictis 
dans le parler bucarestois? Pourra-t-on jamais répondre à cette question 
en s’appuyant sur les documents o f f i c i e l s  ? Nos sources de docu
mentation jettent une lumière assez vive sur les emprunts littéraires, 
mais elles sont très insuffisantes quand il s'agit de préciser la filiation 
des emprunts grecs de la langue parlée. Il y a là une scission très nette 
qui transforme le problème des emprunts littéraires et des emprunts 
oraux en un problème de documentation. Nous y reviendrons à la fin 
de ce chapitre.

3 .  L a  r é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  d e s  é l é m e n t s  p h a n a -  
r i o t e s . 1 Le dépouillement dont les résultats sont résumés dans notre Le
xique, montre très nettement que le centre de la diffusion des mots 
phanariotes est incontestablement le domaine moldo-valaque, c’est-à-dire 
la Valachie et la Moldavie. Dans cette zone il faut attribuer une importance 
toute particulière aux grandes villes comme Bucarest et Jassy qui, étant 
les centres de la culture néo-grecque dans les provinces roumaines, ont 
joué un rôle très important dans l’histoire de la pénétration phanariote. 
La grécisation de la Valachie semble avoir été plus profonde («die Wa
lachei mehr Griechen beherberget als die Moldau» dit M. Iorga, GRV.
II. p. 143), quoique les termes liés à l’administration et au gouvernement 
politique ne trahissent pas cette différence d’une manière évidente. Il est 
d’autant plus curieux de remarquer qu'en Moldavie certains «grécismes»

1 Pour tous les problèmes de répartition géographique cf. L. Gàldi, Problemi 
di geográfia linguistica nel rumeno del Settecento, Roma, 1938. Pour la pénétra
tion de l’influence grecque en Transylvanie v. G. Bogdan—Duicá, Lazár, p. 55 ss 
(«Grecismul in Ardeal»).
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restaient plus longtemps en usage qu’en Valachie. Les mots vieillis comme 
alisidà, bàbacà, lefterie, zulie sont autant de «moldovénismes.» LOlténie 
et la Bassarabie doivent relativement peu à l’influence phanariote ; pour 
la Bucovine et la Dobroudja nous n’avons pas de données linguistiques 
à notre disposition (pour la circulation des éléments turcs dont le domaine 
couvre presque entièrement le nôtre, cf. §äin. IO. I. LXXIX).

On affirme généralement que les termes grecs du XVIIIe siècle, 
les «grécismes» plus ou moins éphémères de l’Époque Phanariote n’ont 
pas pénétré en Transylvanie. Déjà Hasdeu avait fait, à propos du mot 
aerisï la remarque suivante : «Cuvant din Epoca Fanarioticà, aproape 
necunoscut graiuluï ^ëranesc çi peste Carpa|d» (HEMR. I. 417—8). Il 
a montré par là que ce terme appartient à la langue de la population 
urbaine et qu’il n’est usité que dans les provinces d’outre-mont. On 
pourrait faire des remarques analogues sur la plupart des «grécismes» 
phanariotes. Néanmoins on aurait tort d’affirmer que les mots phana- 
riotes sont tout à fait inexistants en Transylvanie. Bien qu’ils soient 
très rares dans les dialectes (mais cf. chindisi, alanddla, alitrosi),1 on peut 
en relever quelques traces dans la langue écrite du XVIIIe siècle.

Nous pensons avant tout au style des documents de Nagyszeben 
et de Brassó. Ces villes avaient tant de relations avec les provinces 
danubiennes qu’il serait vraiment étonnant de n’y pas retrouver les 
vestiges de l’influence néo-grecque (à Brassó il y avait même une colonie 
grecque dont les documents ont été publiés par M. Iorga, cf. Acte româ- 
neçti $i câteva greceçti din arhivele companiei de corner  ̂ oriental din 
Braçov, 1932). On retrouve dans ces villes des mots tels que scopos 
(ARBraçov, 83), diafendepsi (1. c. 166), simfonie (o. c. 195), aporie, 
epitropi, proestôs, sans parler des phrases macaroniques comme celle-ci : 
Dumitale chir §ogore, sànàtate, açiçderea §i cumnati poftesc (AR. Braçov 
24) ; delà chir sogor am primit o scrisoare (ibid. 88). Dans ces expressions 
chir est évidemment le grec κύρ[ως\ (un élément préphanariote en roumain) 
et çogor n’est rien d’autre que hongrois sógor «beau-frère.» Si l’on ajoute 
au mélange des termes grecs et hongrois aussi les termes d’origine alle
mande (saxonne) comme §ur\<Schurz (1780: AR. Braçov 53), \aih -= 
Zeug (1790 : o. c. 52), cujàr< Kuffer (1790: o. c. 95), grundul cetà£ii-=

1 Même au-delà des Carpathes les éléments phanariotes n’apparaissent que 
très rarement dans les dialectes. Au dép. Vâlcea, par exemple, on ne peut relever 
que trois ou quatre hellénismes récents (Idmbâ «lampe», muchilipsi «s’attifer», logorosi 
«causer», etc.), cf. les articles epistát, pandélà, prochímen, peripisi de notre Lexique. 
Pour ces problèmes de répartition géographique cf. encore notre étude parue en 
hongrois, A XVIII. századi oláh nyelv jövevényszavai, Magyar Nyelv, XXXV. 
pp. 8—17 (surtout pp. 12—13).
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Grund (1799: o. c. 133), for§rifturi<Vorschrift (1822: o. c. 237), on 
a devant soi une petite synthèse de la symbiose linguistique dans la zone 
frontière de Transylvanie.

En même temps il y a d’autres mots grecs qui ont été usités dans 
les milieux uniates de Blaj. A ce propos déjà Heliade fit une remarque 
ironique qui mérite notre attention : «Latin’i la κλήρος au facut 
pe η, e, §i pe o, u, dupa firea limb’i lor’ ; noi dupa firea limb’i noastre 
lepädäm, pe s delà sfârçit §i zicem clerü ; §i pentru aceasta sânt’ Vrednicï 
de mirare mai eu seamà Rumân’i delà Blaj’ cari pociü zice ca trebue 
sà fie ceï mai literati §i în limb’a Latineasca §i în cea Rumâneascà, dupa 
ipeolile ce au : §i aceasta zicere nu numai ca nu o cunosc’, cà nu trebue 
a se zice dupa firea limb’i grece§ti, cliros, fâcând un barbarismu, ci fac’ 
§i disputa ca trebue sâ se zicä a§a» (BS. III. 590). A Blaj on conservait 
donc, malgré les tendances latinistes de l’époque, cliros, qui avait été 
à l’origine la dénomination du clergé orthodoxe. Heliade aurait pu faire 
les mêmes réflexions sur diorthosi qui a pénétré de bonne heure dans la 
terminologie des imprimeries transylvaines et sur peristds, ipotis, etc. 
qui sont attestés dans les écrits de Pierre Maior.

Cependant ce serait une grave erreur que de surestimer l’impor
tance des «grécismes» de la zone frontière et de ceux qui ont reçu droit 
de cité dans le style livresque des prêtres uniates. Ces données éparses 
ne suffisent certainement pas pour faire disparaître les différences évi
dentes qui, au XVIIIe siècle, séparaient la langue roumaine des pro
vinces d’outre-mont d’avec celle de la Transylvanie. A cette époque 
l’unité intellectuelle des régions roumaines était encore à peu près 
inexistante et au-deçà des Carpathes, les Grecs phanariotes n’ont exercé 
aucune influence décisive sur l’évolution de la langue et de la mentalité 
roumaines.

4 .  L ’a s p e c t  d o u b l e  d e  la  la n ç p ie  r o u m a i n e  a u  X V I I I e  
s i è c l e .  Après avoir esquissé la répartition géographique des éléments 
phanariotes, il convient de mettre en relief une particularité générale 
de la langue roumaine du XVIIIe siècle dont on ne trouve presque 
aucune trace dans les travaux antérieurs.

Le XVIIIe siècle est l’âge d’or des mots d’emprunt dans les langues 
de l’Europe Centrale et Orientale. L’allemand est plein de mots français, 
le hongrois fourmille des termes français venus par l’intermédiaire de 
Vienne, et le roumain «moldo-valaque» subit l’influence de la langue néo
grecque. Que se passe-t-il à la même époque en Transylvanie où la vie 
intellectuelle des Uniates traverse une période de renaissance spirituelle? 
Le parler roumain de cette province peut-il garder intact son caractère
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populaire, et se contenter de ses propres ressources intérieures pour 
devenir une langue littéraire, une langue de civilisation au vrai sens du 
mot? Il n’est que trop connu qu’à cette époque où il y avait encore 
à peine des traditions littéraires, les Roumains transylvains subirent, 
aussi au point de vue linguistique, l’influence du milieu hongrois où ils 
vivaient, introduisant dans leur langue écrite de même que dans la 
langue parlée des classes cultivées (de l’«inteligen^â») une quantité de 
mots hongrois et aussi des termes latins prononcés à la hongroise.

Déjà §aineanu a fait remarquer, dans son ouvrage fondamental 
sur l’influence turque en Roumanie, que pour les mêmes notions de la 
culture matérielle on se servait, en Moldo-Valachie, de termes turcs et en 
Transylvanie de termes hongrois. Il suffit de renvoyer aux parallélismes 
tels que barem ~ batàr (<hongr. bátor), catifeà ~ bar§on (<hongr. bár
sony), basmà ~ chescheneu (< keszkenő), chibrit ~ ghiufà (< hongr. gyufa), 
dulap ~ almar (< hongr. almdriom), luleà ~ pipa (<pipa), rachiu ~ pa- 
lincâ («=pálinka), tutun ~ duhan ( < dohány, cf. IO. I. pp. LXXIX— 
LXXX, cf. S. Puçcariu, Luceafärul, I. p. 124 et suiv.).

Comme nous avons vu plus haut, la zone de circulation des élé
ments turcs est à peu près identique à celle des éléments grecs (dans 
tous les deux cas on constate la présence d’une zone de transition entre 
Nagyszeben et Brassó). Nous allons encore plus loin dans ces consi
dérations et nous affirmons que le s  n o t i o n s  i n t e l l e c t u e l l e s  
qui ,  en Mo l d  o-V a l a c h i e ,  é t a i e n t  d é s i g n é e s  p a r  d e s  
n é o l o g i s m e s  né o-g r ecs ,  p o r t a i e n t  en T r a n s y l 
v a n i e  d e s  d é n o m i n a t i o n s  h u n g a r o - l a t i n e s ,  et  q u ’à 
c e t  é g a r d  l’i n f l u e n c e  du  l a t i n  de  H o n g r i e  s u r  le 
p a r l e r  t r a n s y l v a i n  e s t  c o m p a r a b l e  à c e l l e  du  
g r e c  m o d e r n e  s u r  l a  l a n g u e  d e s  p r o v i n c e s  d’o u t r e -  
m ο n t.

Cette thèse qui se rapporte en dernière analyse au contact intime 
de la langue roumaine avec les deux langues classiques de l’antiquité, 
ne demande qu’à être prouvée. C’est en réalité une tâche assez facile et 
les comparaisons que nous allons énumérer ci-dessous, suffiront pour en 
convaincre le lecteur.

Voici donc quelques mots phanariotes dont nous avons retrouvé 
les synonimes parmi les éléments latins du roumain de Transylvanie :

alilografie «correspondance» ~ coroçpondeànfâ,1 1725: §tiu ca are

1 Dans ces mots d’origine latine l’s est généralement rendu par S, conformé
ment aux règles de prononciation du latin de Hongrie (cf. L. Tamás, A magyar- 
országi latin á-ezés az oláhban, MNy. XXIX. p. 25 ss.).

6
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coroçpondean^e eu jude^ul mare, St. Doc. XII. 30. Var. corospondenliie, 
1800 : a purta corosponden|iia opçteasca, Ar. Braçov 158.

catagrafi(e) «inventaire» -  inventarium (lat.), 1843 : Doc. §chei
III. 281 ;

caterisi «interdire» -  suspendàlui (< suspenddl), 1818: jeluitul 
suspendäluit p. Radu Tempea, Doc. §chei III. 36. Var. subçpendàlui
o. c. 39 ;

corespondarisï «être en correspondance» -  coreçpondului, 1768: 
Doc. Çchei I. 269 (cf. Trend, MNy. XXIX. 32). Var. coreçpândàlui, 1791 : 
eu Inpara^ii streini nu voi coreçpandàlui, AR. Bra§ov 109 ;

discolie «difficulté, embarras» -  dificultas, 1799: läsäm tot difi- 
cultasul de cäträ partea noastra, AR. Braçov 131 ;

embereclisi «joindre, annexer» -  aeludului ( < akkludâl ou lat. 
accludo ~f ului), 1786 : plânsoarea sa, a càriia copie aicea aeluduluitâ, 
AR. Braçov 258. Pour d’autres données cf. Mél. Lapëdatu 1936, 841 ;

éngrafon «acte» — rescript (<  rescriptum)1, 1797 : de la publica^ia 
prea-înnaltului rescript pâna acum peste 4 luni au trecut, AR. Bra§ov 119;

epitropisï «diriger, gouverner, administrer» -  administrelui(re), 
1843 : administreluirea banilor §i a bunumilor (!) bisericiï obçteï, Doc. 
§chei III. 311. Le mot est attesté depuis 1792 (cf. o. c. II. 65) ;

filonichie «dispute, controverse» — dispotafie (<  disputatio), 1799: 
noi eu fivi§i Grecii am avut dispota|ie pentru al cincelea puncto înnal^a- 
tului reçcripturn, AR. Braçov 147 ;

filonichisi «disputer» — contendului (<Iat. contendo), 1800: de la 
räspunsü . . . vedem ca contenduluieçte, AR. Braçov 164 ;

fondas «fonds» -  fundu§ (<fundus), 1790: obçtea ait funduç 
pentru dascal, AR. Braçov 105;

heretismôs «félicitation» -  gratolafie gratulatio), 1792: Doc. 
§chei II. 77;

ipochimen «personne, individu» -  individum (<lat. individuum), 
1822 : së îngadue, ca individumurile sau persoanele neunite . . .  sä se 
primeasca la diregätorie de ob§ce, I. Puçcariu, Doc. I. 191.

peristas(is) «circonstance» -  \ircumçtan\ie (-=lat. circumstantia) , 
1783 (Nagyszeben) : pä larg, eu toate tircum§tanfiile ma în§tiin|a|i, 
A R. Braçov, 258. On dit souvent aussi stàrile imprejur (Doc. §chei IL 
186, III. 184, etc., cf. hongrois vieilli környüldllás).

plirexúsios «plénipotentiaire»- plenipoten\ial plenipotentialis),

1 Au-delà des Carpathes, on remplace souvent éngrafon par râva§ (1780 : 
râvaç de apelape, Yps. 166) qui est un terme d’origine hongroise ( <  rovás., de ró 
«encocher ; écrire», cfr. aussi grec moderne ραβάσι, p. 46, note 1.).
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1762 : las ín locul mieü plenepoten(ial pe nepotul mieü, St. Doc. XII. 75. 
Var. prenepotenfial, 1804: St. Doc. XII. 157, plenipotentüale§ 1735, 
Doc. §chei I. 1730. plenipotentialo§, Doc. §chei III. 130 (cf. Treml, 
MNy. XXIX. 34), preneputin\aru$ (-=■ plenipotentiarius) 1775: St. Doc. 
XII. 157.

plirexusiotitä «pleine puissance» — plenipotente (<  plenipotentia), 
1800: scrisoarea cea de plinepoten|ie, AR. Bra§ov 164.

pliroforie «information» ~ informativ (-=lat. informatio), 1796: ca 
sä dea informa(ia preofli de la Bolgarsec, AR. Braçov 115; relate (-= lat. 
relatio), 1822 : ne miräm cum s-ar fi putut face o a§a relate mincinósa 
la slävitul épiscopat, Doc. §chei III. 59. Var. lerate, Doc. §chei II. 112.

pliroforisi «rapporter» ~ comunicàlui (<lat. communico, hongr. 
kommunikál), 1782 : scriind Mariéi Tale ca acea relaie eu Exelen^ia ta 
sä-o comunicäluiascä, Mél. Lapëdatu, 841.

polifâ «quittance» (cf. apodixis) ~ cfitan\iv (<lat. quietantia) 
1800 : A R. Braçov 158.

prdxis «pratique» ~ praxi§ (-=lat. praxis), 1836: dânsul nu are 
meritumul acéla, pâna acum în slujba §i praxi§ de a sä putè pune inainte 
celuiälalt, Doc. §chei III. 130.

pretenderisi «prétendre» ~ pretendàlui, 1778: toate acestea le 
pretendäluesc, St. Doc. XII. 96.

pronômion (pronomiu) «privilège» ~ prioileghiom (<lat. privi
légium), 1799 : AR. Braçov 133. Var. preveleghiom, ib.

schindinà «danger, péril» ~ pericul (<lat. periculum), 1809 : numai 
noi çtirn bogä^ia nosträ în ce periculi stä, AR. Braçov 203.

tagmà «classe, corporation, etc.» ~ statu§ (lat. status), 1790 : sta
tusul cätänesc, Doc. §chei IV. 349; clasi§ (<lat. classis), 1816: cäträ 
clasi§ul acelor Orâçeni, I. Puçcariu, Doc. II. 232 (cf. Treml MNy. 
XXIX. 31).

Pour resserrer encore mieux les relations qui existent entre ces 
deux groupes de mots d’emprunt de la langue roumaine, on peut dé
montrer même certaines parallélismes d’ordre morphologique.

En ce qui concerne les noms, nous verrons dans les Considérations 
Cxrammaticales (§ 52—3) qu’à l’Époque Phanariote on conserve très 
souvent les terminaisons -os (<  -oç)et -on (<ov, -ios-= -ιος, -ion -=-tor). Si 
l’un examine les mots latins de Transylvanie, on remarque aussitôt que 
dans cette province l’adaptation des terminaisons latines -us et -um (ou 
-ius, -ium) a posé des problèmes analogues.

Dans la plupart des cas l’«ÿ se conserve en roumain aussi (cf. iu§ 
iuçurile, Doc. §chei IV. 337, respectus <  respectif, o. c. IV. 338, comi-

6 *
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tatus> comitatuç, o. c. IV. 347, cursus <  cursu§, Treml MNy. XXIX. 
32 et Gobi, Debreceni Szemle, 1933, 208). Quelquefois la terminaison 
disparaît (articulus> articul, Treml, o. c. 30), de même que Γ-ος dans les 
mots tels que επίτροπος >  epitróp.

Quant à la terminaison -um, il se présente en roumain sous les 
formes de -um (publicum, 1790 : AR. Braçov 101, punctum, 1820 : o. c. 
234, siminarium, 1837: Doc. §chei III. 161) et -om (publicom, 1790: 
AR. Braçov 97, prevelegiom, 1799 : o. c. 133). La seconde forme s’explique 
naturellement par les mots hongrois d’origine latine comme alabastrum 
<alabdstrom, etc. cf. Y. Fludorovits, A magyar nyelv latin jövevény
szavai, Budapest, 1937, p. 14. Pour la conservation de V-ov cf. προνόμιον 
<  pronomion, etc.

Au traitement du type navlon^navlu on peut comparer les cas 
comme gubernium ~ gubern (1850 : Doc. §chei IV. 88), archívum ~ archív 
(1854: o. c. IV. 140). Au pluriel du type grec (αρχέτυπα >  arhetipa) cf. 
prezidia-^praesidium, -a (Doc. §chei III. 79).

Nous montrerons plus loin que les substantifs en -sis (-σις) ont 
posé un grave problème aux Roumains grécisants et qu’on disait soit 
bun diâtesis, perilipsisul (selon les règles de la langue roumaine où il 
n’y a pas de substantifs féminins à finale consonantique), soit buna 
diâtesis (conformément au genre du substantif en grec moderne). En 
Transylvanie l’adaptation des substantifs en -(i)tas s’est heurtée aux 
mêmes difficultés. Ici on a suivi généralement les règles de l’accord 
roumain (1788: an conformitaçul poruncii, Doc. Schei I. 269, 1772: 
smeritul nostru comunitaç, AR. Braçov 121, etc.), mais dans certains cas 
on a cherché d’autres solutions. Outre les cas qui témoignent de l’in
fluence du suffixe allemand -itàt (1822 : responsabilitet, Doc. §chei III. 
60), rappelons celui de comunitaç qui, au moins occasionellement s’est 
transformé en communita\ione par un changement de suffixe assez 
bizarre1, qui avait l’avantage d’en refaire un substantif féminin (1800 : 
sä fie toate ale Bisericii supt pastrarea a communitationi Grecilor, AR. 
Braçov 165). Au pluriel les formes du type perilipsisuri ne diffèrent en 
rien des formations hybrides comme proprietaçuri (1813 : AR. Braçov 
222) .

Dans le domaine des verbes les parallélismes ne sont pas moins 
nombreux. Aux verbes en -isi, -arisi, etc. on peut opposer ceux en -àlul, 
-uluï, et les doublets tels que corespondarisi ~ coroçpondâlui, pretenderisï 
~ pretândàlui reflètent très bien cet aspect double de la langue du

1 Cf.  i t a l .  appellazione g r e c  d e  V a l a c h i e  άπελατίιήνρ ( Y p s .  p .  1 5 2 ) .
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XVIIIe siècle. Si l’on tient compte de tous les verbes en -arisi, on peut 
multiplier les exemples de ce genre (cf. recornandarisi ~ recomendälui, 
1726 : Doc. §chei I. 134, dictarisi ~ dictâlui 1777 : St. Doc. XII. 94, 
comunicarisi ~ comunicâlui, 1791 : Doc §chei II. 43, publicarisi ~ 
publicului, 1778 : St. Doc. XII. 94, publicälui AR. Braçov 41 etc.). Dans 
quelques cas les reflets de l’allemand -ieren font concurrence au suffixe 
d’origine hongroise (1811 : expedirui, ~ expedieren, St. Doc. XII. 167, 
conpipirui -^konzipieren 1822: Doc. §chei III. 621. Même l’élimination 
de la terminaison -isi (c’est-à-dire son remplacement par -î, -ui, cf. § 73.) 
a son parallèle en Transylvanie, car à côté de publicälui on y rencontre, 
dès 1748, une forme publicäi (Ar. Braçov 41). Dans certains cas les for
mes en -âlui pénètrent jusqu’en Olténie (pretàndàluï est attesté, en 1729, 
à Craiova, cf. Iorga, Acte Ardeal-Moldova 245), en d’autres on ajoute au 
même radical d’origine latine les suffixes -uluï et -isi : 1749 : sânt chitilian 
a da in§tan|ia mè §i mai départe . . . recomanduleasesc totü lucrul mieii 
acestü la cinstit jupânul biràu, St. Doc. XII. 52. Une forme comme 
recomenduleasesc qu’on trouve intercalé entre des termes hongrois comme 
chitilian (<  kénytelen) et jupân birâu (<birô) reflète mieux que tout essai 
de synthèse l’état de la langue roumaine au XVIIIe siècle.1 2

*  *  *

Après avoir démontré quelques particularités de cette scission 
intérieure du vocabulaire roumain du XVIIIe siècle, il faut ajouter que 
certains écrivains ont pourtant essayé d’établir une sorte de compromis 
entre les grécismes moldo-valaques et les latinismes transylvains. Si Ton 
parcourt le dictionnaire manuscrit de Predetici (1793) qui se trouve 
actuellement à la bibliothèque de l’évêché uniate de Nagyvárad, on 
constate que dans la langue de cet officier, originaire de Naszód, mais 
établi en Moldavie, il y avait non seulement des latinismes transylvains, 
mais aussi des termes grecs de caractère phanariote. «Bittschreiben» est

1 On pourrait ranger dans cette catégorie aussi le verbe costisi, auquel cor
respondaient, en Transylvanie, les formes cuçtàlui, cuçtuli, cuçtui qui trahissent 
l’intermédiaire hongrois kóstálni (cf. Puçcariu, ELR., p. 413).

2 II convient de rappeler que le fameux «courant latiniste» du XIXe siècle 
(Cipariu, Laurian-Massim, etc.) n’est que l’aboutissement des tendances de lati
nisation du X V IIle siècle, qui sont le mieux représentées précisément par les mots 
d’origine latine que nous venons d’énumérer (cf. Çàineanu, 1st. filologiei rom. p. 
117 ss.). Les quelques mots qui apparaissent dans les provinces subcarpathiques 
pendant ie XVIIIe siècle, sont employés sous une forme grécisée (fideicommissa- 
rius >  φιδεϊκομμισάριος, commodatum >  κομμοδάτον, BS. p. 126). Cfr. encore 
fondos, pianos, crimination ( <  sedes criminalium causarum, Tiktin ; T Gáldi : Magyar 
Nyelv, XXXV, p. 14).
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traduit par instance rogatorie (I. 289), «abzirkeln» est rendu par a masurà 
eu passul sau eu compassul (I. 5.), «Cancellist» est cancellist en roumain 
aussi (I. 319, cf. Entzückung =  extasis, I. 456, Ess-saal =  refectorium,
I. 503, Fegfeuer =  purgatorium I. 522, Göttlicher Antwort =  oraculum 
glasul lui Dieu (!), I. 115, etc.), mais en même temps on y lit des mots 
comme archiâtros (Leibmedicus II. 35), catahrisi (Übel anlagen, I. 100), 
diâcrisis (Discretion I. 370), disidemonie (Irrthum in der Religion 1. 907), 
ipôstasis (Selbständigkeit — sic ! — II. 567), etc. C’est pourquoi le dic
tionnaire de Predetici, oeuvre d’un Transylvain, est notre meilleure 
source lexicographique pour les termes grecs de la fin du XVIIIe siècle.

Une autre synthèse intégrale de la langue du XVIIIe siècle fut 
esquissée par Jean Budai-Deleanu, auteur de la «yiganiada» qui, tout en 
s’inspirant de la langue populaire de Ha^eg, a employé des mots comme 
árhon (da), disidemonie, metahirisi, poemâtion, sistimà, organist, pro- 
timisire, scôpos, tehnè, shimà, etc. Malheureusement son ouvrage resta pen
dant très longtemps en manuscrit, et personne ne put y puiser pour créer 
l’unité linguistique du territoire «daco-roumain» tout entier. Les essais 
de synthèse de ce genre ne font que mieux souligner l’opposition des 
«grécismes» et des latinismes qui, comme nous venons d’établir plus 
haut, est un fait historique, susceptible de jeter un jour nouveau sur les 
deux visages de la civilisation roumaine au tournant du XVIIIe et du 
XIXe siècles.1

5 .  L e s  é l é m e n t s  p h a n a r i o t e s  d a n s  l a  l a n g u e  r o u m a i n e  
d ’a u j o u r d ’h u i .  On affirme assez souvent que les mots d’emprunt qui 
ont pénétré en roumain à l’Epoque Phanariote, ont depuis longtemps 
perdu leur importance et qu’ils ne jouent presque aucun rôle dans la 
langue contemporaine. Pour réfuter cet avis, nous avons cru nécessaire de 
dresser une liste approximative des mots d’origine néo-grecque qui 
sont attestés dans les textes d’aujourd’hui. Bien qu’elle soit loin d’être 
exhaustive, elle suffit à prouver qu’il y a environ 150 mots d’origine néo
grecque qui s’emploient dans la langue roumaine de nos jours. Nous 
n’avons admis dans cette liste ni les mots antérieurs à l’Époque Pha
nariote ni ceux qui, enregistrés par les dictionnaires modernes (comme

1 De même qu’en Valachie on explique souvent les néologismes néo-grecs par 
des synonimes roumains ( 1715: ahur i a  a d e c â  g r a j d i u r i ,  cf. p.142.),  on écrit 
en Transylvanie e x c l u d ä l u i t  a d e c ä  s c o s  a f a r â  (1804 : Doc. §chei II. 
260), r e p u l s i ï a  a d e c a  g o n i r e a  (1780 : AR. Braçov 55), etc. Dans notre 
Lexique ces termes sont toujours imprimés en lettres espacées. Ces traductions 
explicatives sont répandues dans tous les cas de bilinguisme. «A Bologna si usa dire 
una frase o parola in dialetto e poi ripeterla in ital.» (Tagliavini ; cf. XLIX. Beiheft 
ZRPh. p. 169).
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didstirnâ), ne se rencontrent plus dans les textes contemporains. Nos 
indications s’appuient avant tout sur les données du DEnc., auxquelles 
nous avons ajouté, bien entendu, les conclusions tirées de notre dé
pouillement. En même temps nous avons pris en considération aussi 
d’autres dictionnaires modernes (Pop, Ev.-Gh., Cher.). Voici donc les 
mots en question :

acrûm, aerisi (à côté de aerizà), afânisi (afanisi), ajierosi, agâle, 
aghiasmatdr, dghios, (h)alanddla, (h)alic, (h)ámbac, anángh(i)e, andpoda, 
andívie (endívie), dnost, apelpisi(t), aplà (hdplea), arghirojil, -ie, bâbdcd, 
calaicdn, calapôd, calfavétà, carfifà, cartojôr, catadixï, catagrafie, caterisi, 
chefál, chindisi, cocondr pondra, copastie,cor delà, cornizà, costisitór, (cu)culiôn, 
dicker, dihonie, éfor, eforie, embdtic, epistdt, epitrôp, -Ze, epizootie, exöflä, 
exoflisi, fandasiôs, fandaxi, fandosi, /Zdeà, filà, filôtim, -ie, fldmurà, fdndâ, 
galenß, gargarisi, hdnos, haracosi (hàrâxi), if os, igrasie, ipochimen, 
ipostds, irost, won, làhdzà, -te, lavrdchi, léfter, lefterie, Ztn, litrosi,
Zogos, mdmo§, mangosit, mesalà, malosit, matracdcà, meremetisi, mésa, misit, 
mitrofôr, môlimâ, molipsi, mdtrà, nevricdle, nevricós, nóima, nôstim, orfdn, 
pantahuzà, pantdsii, paraférnâ, pardpon, -isi, pardxîn, parigorie, parimie, 
partidà, pichirisi, piripisi, planisï, plastrogrdf, plie, plicticôs, plictisi, 
plixis, politicos, polologhie, portocdlâ, prosóp, protie, protipendddâ, prôtos, 
psaltichie, rigâ, rododdfin, rodozahar, saftereà, salted, sastisi, schiros, 
sclifosi, sclivisi, scrumbie, seul, scdlà, sfandosi, simandicôs, sinchisi, 
sindrofie, spdros, spatie, stdcos, stdmbâ, stoli(si), tdgmà, taifds, tiflâ, tifos, 
tiranisi, uranisc, zaharicà, zaharisi.1

En parcourant cette, liste on voit aussitôt que certaines catégories 
du vocabulaire phanariote se retrouvent aussi dans la langue contem
poraine. On remarque la fréquence des termes ecclésiastiques (anastasi- 
matdr, caterisi, dicker, ipostds, mitrofôr) et des termes de commerce (noms 
de poissons : hdnos, spdros, noms de marchandises : rodozdhàr, etc.). Les 
termes de caractère administratif ne sont représentés que par quelques 
unités (éfor, eforie, epitrôp, catagrafie) et ceux qui se rapportent à 
l’enseignement, ont presque complètement disparu (mais cf. (h)dmbac).

1 Cette liste ne comprend pas les mots dialectaux proprement dits (cf. note 5). 
Il est inutile de dire que pour les énumérer, nous avons tenu compte surtout du 
témoignage des textes littéraires modernes. D’une manière générale, on peut établir 
que certains grécismes paraissent avoir la vie dure. Dans le «Luceafärul» de C. Petrescu 
nous avons relevé des termes tels que protipendadâ (p. 284), catadiœe§te (p. 30), 
categorisi (p. 57), et dans «Nirvana» qui fait suite au premier roman il y a des exem
ples pour dihonie (p. 55), sindrofie (p. 82), sclivisit (p. 203), etc. Il va sans dire que 
même entre les termes que nous avons insérés dans notre liste, il y a des différences 
stylistiques. Tout le monde sent que exöflä ou plixis sont des termes plus rares que 
nôstim ou (rosi, et que fo'gos, fê/ier, polologhie ont nécéssairement une nuance ironique.
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La médecine phanariote se reflète dans les mots môlimâ, molipsi, lähuzie, 
mdmo§, schiros et, sans qu’on le sache, même dans aerisi.

Chose curieuse, les termes concernant la vie de société ont la 
vie dure et sont assez fréquents même dans la langue d’aujourd’hui. Une 
petite réunion intime continue d’être nommée sindrofie, pour dire «cau
serie» on se sert encore du mot taifâs, pour exprimer la notion d’ennui 
on dit plictisi et plixis (et même a se afînisi), pour «(se) ruiner» on a gardé 
les termes a se irosi, a se litrosi, pour «se parer, faire des simagrées, etc.» 
on a des termes tels que fandaxï, sjandosï, sclifosl, stolisï ; si quelqu’un 
est «gêné» ou «embarrassé», on dit encore sastisit et même certains gestes 
caractéristiques ont gardé leurs dénominations néo-grecques (cf. tiflà). 
La langue du jeu des cartes fourmille de termes grecs, et sur ce point 
les contributions de M. Graur ont montré qu’on peut encore s’attendre 
à y trouver des mots non enregistrés par aucun dictionnaire de la langue 
roumaine (cf. exôflà, mésa, protíe, prôtos, rigà, spatie, etc.). Les adjectifs 
et les adverbes grecs ont souvent gardé une nuance d’intimité (cf. dnost, 
nóstim, andpoda, apelpisit, etc.).1

Nous avons déjà parlé ailleurs des mots péjoratifs et ironiques. Us 
jouent un rôle bien important dans la langue contemporaine. Quand 
Dionisie Eclisiarhul écrivait en 1814 «aù fàcut dascàlul domnesc l o g o s  
a d e c a  c u v à n  t», il n’a encore attribué à ce mot aucun sens péjoratif. 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle on ne se servait de ce mot que 
par ironie. Léfter, if os, nôimà, dghios, andngh(i)e ont passé par un change
ment sémantique analogue (cf. A. Graur, Cuvintele greceçti, Adevarul 
1931, n. 14578), et on ne peut s’étonner de voir que Cihac avait rangé 
dans cette catégorie aussi le mot moft (~= ? μόχϋος) qui s’emploie surtout 
dans l’expression a face mofturi («faire des façons»).

Si maintenant on se rappelle pour un moment ce que nous avons 
dit plus haut de la circulation des emprunts littéraires et des emprunts 
oraux, on arrive à une conclusion assez curieuse : les termes qui ont 
survécu en roumain jusqu’à nos jours, relèvent, dans la plupart des cas, 
du s t y l e  o r a l  et non pas du s t y l e  é c r i t .  I l y a  quelques mots 
qui avaient été à l’origine des termes techniques de la langue des chan
celleries (cf. afanisi «détruire», a se afinisi «s’ennuyer»), mais ce ne sont 
que de rares exceptions. Nous avons montré ailleurs (cf. Lexique s. v.) 
que le verbe pichirisi dérive incontestablement d’une forme ancienne 
picarisï πικάρω) qui, déjà en 1816, apparaît dans un texte de caractère

1 C’est pourquoi ils sont fréquents dans le langage affectif. Sous ce rapport, 
les termes pleins d’indignation dans lesquels M. G. Pascu parle de ses ^ennemis», 
sont fort instructifs (cf. les articles léfter, polologhie, etc.).
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familier : acum, dupé ce i-aü scrisû uni al|iï ca durn. te plimbi eu o ipochi- 
menâ numai de 12 ani çi ai hotàrâtu ca sä te casatoreçti eu aceia, dum- 
nealui de tot s’au picarisit. On pourrait probablement faire des remar
ques analogues sur l’immense majorité des «grécismes» contemporains si 
on connaissait mieux la langue intime de l’Époque Phanariote. En tout 
cas il est certain qu’au XIXe·siècle ces termes étaient usités surtout dans 
la langue parlée. Les efforts de Heliade et de ses successeurs eurent pour 
résultat de remplacer, au moins dans la langue littéraire, les «grécismes» 
par des gallicismes et des italianismes, mais ils ne réussirent pas à exercer 
le même effet aussi sur le langage familier et sur la langue parlée. Il n’est 
pas étonnant de voir que bien des termes grecs de la langue de conver
sation ne remontent, au point de vue historique, qu’aux comédies 
d’Alecsandri et Caragiale ou au roman «phanariote» de N. Filimon. Il est 
certain que ces genres particulièrement réalistes ont moins obéi à la réforme 
de la langue, et que ces auteurs, cherchant à reproduire la réalité linguisti
que des milieux grécisés avec la plus grande fidélité possible, furent les 
premiers à enregistrer une série d’expressions courantes. Celles-ci, sans 
leur intervention, auraient continué de mener une vie latente dans la 
langue de certaines couches sociales. Les termes de l’administration 
phanariote ont dû disparaître avec la chute du régime, mais les mots 
qui avaient pénétré dans la langue parlée des gens cultivés, ont survécu 
dans bien des cas jusqu’à nos jours comme autant de vestiges de la men
talité phanariote. Ayant pris souvent une nuance ironique ou nette
ment péjorative, ces mots reflètent en même temps aussi ce peu d’estime 
que les Roumains, délivrés du «condominium gréco-turc», ne cessent pas 
d’avoir pour leurs anciens hospodars.
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CONSIDÉRATIONS GRAMMATICALES1

1 . P h o n é t i q u e

A) L e s  v o y e l l e s

§ 1. Les voyelles toniques. En général elles ne subissent pas de 
changement. Dans adiàfori~ adiéfori (forme de pluriel; αδιάφορος) a passe 
à e, mais ce n’est qu’une alternance morphologique, pareille aux cas 
comme diac ~ died. I final de\dent souvent -i, à cause de l’s qui le précède 
(protimisi=~ protimisî, provalisi^- provalisi). C’est une particularité dia
lectale roumaine («dupa r, j, s, § . . . i suna â in dialectul moldovenesc»,
I. Iordan, Gram. 1. rom. p. 5). O accentué devient u devant le groupe -nd- : 
aniôndes aniiindes, c’est-à-dire il refait la même évolution par laquelle 
il avait passé dans la latinité orientale (cf. frondia> frunzà, ete. Rosetti, 
1st. 1. rom. I. p. 59—60).

§ 2. Les voyelles protoniques. Les lois qui gouvernent l’évolution 
des voyelles protoniques de la langue roumaine, n’entrent que rarement 
en jeu. Pour le changement α=-ά qui est facultatif en aroum. aussi (cf. 
párisié ~ párisié -^παρουσία, pariyurie ~ päriyurie <  παρηγοριά), on ne 
peut citer que quelques exemples isolés : epistasie ~ epistàsie (< επιστασία), 
babaeà ~ bàbacâ (<  μπα μπάκας ), pragmatie ~ pràmatie (-^πραγματεία), 
proftaxi ~ proftäxi (<προφϋάνω). Afierosï est attesté aussi sous la forme 
de ofierosi dont l’o s’explique par l’influence de la labiale qui suit. E pro
tonique aboutit souvent à i, cf. aprosixie <  απροσεξία, metahirisi ~ mita- 
hirisï-^ μεταχειρίζομαι, proestos ~ proistôs <  προεστώς. Dans le cas de 
pretenderisi-^ pretinderisï ce développement est provoqué par le groupe 
-nd- (cf. \ntinde< intendit). E initial ne prend pas de y prothétique

1 Nous n’avons pas cru nécessaire de donner un exposé complet de t o u s  
les faits de phonétique qui se rapportent à nos mots d’emprunt. Nous n’étudierons 
donc que les altérations et les substitutions de son, laissant de côté les cas de con
servation qui s’expliquent, la plupart du temps, par le caractère littéraire de ces 
éléments récents. Bien entendu, cela ne veut pas dire que nous ayons négligé 
d’examiner les transcriptions du type ντ >  nt, qui sont, à notre avis, autant de 
graphies trompeuses (cf. § 14).
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(epitróp-^iapitróp n’est qu’un exemple isolé, cf. p. 76). Quant à emberdefsi< 
imberdefsi (èμπερδεύω), enhirisi <  înhirisi (εγχειρίζω) ce sont plutôt des cas 
de changement de préfixe. En formule initiale e passe à a dans le mot 
aftaxie (à côté de eftaxié <  ευταξία) ce qui s’explique suffisamment par 
l’influence du préfixe αύτο^-afto (aftocrdtor, etc. cf. aussi ευκολία^ efco
l i é i  ajcolie). I initial devient e dans epólipsis> ipólipsis (-^νπόληψις) et 
epochímen «= ipochímen (-^υποκείμενον). Dans le préfixe συν (sin-, sim-) 
il passe quelquefois à à, ex. sàmbatriôt-^ simbatriôt (συμπατριώτης), sànis- 
forà -c sinisforà (-^συνεισφορά). liest curieux de remarquer qu’en aroum. 
i protonique tend à s’effacer comme en grec moderne (aroum. pàriyur- 
séscu, mais roum. sept, parigorisesc), tandisqu’au Nord le seul exemple 
verbal de ce genre est fourni par catatrinisï (-= κατατυραννώ, v. §§ 7, 10).
0  protonique reste o et ne devient pas u comme en aroum. (comp. para- 
dosit à l’aroum. pârààusitü). On trouve le changement de o en a dans pro- 
t im io  pratimie, celui de o en e dans provalisi-- p reval isi, qui est plutôt 
un changement de suffixe, sous l’influence du préfixe latin prae-. U proto
nique reste invariable. L’a grec (ου,) aboutit à o dans κουπαστή >  copastie, 
ce qui s'explique soit par l’influence des mots commençant par cop-, 
(copac, etc.), soit par celle de l’ancien grec κώπη «rame». La première 
hypothèse est d’autant plus plausible qu’en roumain fort peu de mots 
commencent par la syllabe cup- (cuptor, etc.).1

§ 3. Les voyelles posttoniques (non finales). A passe à à dans 
trdgàn-^τράγανον et i k â dans schépsis «= schésàs (-= σκέψις). E devient 
d’abord iet ensuite facultativement i dans pardxin~ pardxin (-^παράξενος).
1 est réduit à e, à, dans λέξι(ς) >  lexe, πράξι(ς)=- praxâ, ύπόληψις^ ipoli- 
psis, ipolipsà (cf. § 55).

§ 4. Les voyelles finales. Elles subissent des changements plus 
profonds, qui sont provoqués dans la plupart des cas par des raisons 
morphologiques.

A >  â, ex. φλούδα =- flüdà, γαργάρα >  gargdrâ, φυλλάδα =- filddâ.
a> e, ex. ραγάδα^- ragdde.
i disparaît, ex. acrdm< άκροϋμι, Her -= ϊλερη; i final secondaire se 

change en -e ou en -à (lexe -= λέξι(ς), praxä-^πράξις, cf. § 3).
0 se maintient facultativement (pardpon ~ pardpono -^παράπονο(ν), 

mais grdpsim-= γράψιμο).
§ 5. Les semi-voyelles. Dans la plupart des cas elles restes in

variables : γάιδαρος > gdidaros, νόημα (=- nôima =>) nôimâ ; (γ)ιατρός >  iatrós,

1 Pour quelques exemples du changement o=- u  en grec, cf. H. Grégoire — 
P. Orgels, Mél. Boisacq, Bruxelles, 1937, p. 449 (ζωνάρι >  ζοννάρι, ζωγράφος=- 
ζουγράφος =- slave aoyrpaßi. =- roum. ugrav, etc.).
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υίοϋεσία >  iotesie. La diphtongue ie perd parfois un de ses élé
ments et se transforme en voyelle simple, ex. μπαντιέρα> pandélâ, 
αφιερώνω >  afierosi >  afirosi (cf. le changement de e en i en syllabe 
protonique, § 2). Le cas de πιεστήριον => piestir, piistir peut être expliqué 
par l’effet assimilateur du second i. lu  se réduit à u simple dans pe- 
riusie> perusie (περιουσία), peut-être à cause d’une dissimilation provo
quée par le second i accentué.

§ 6. A utres phénomènes d’évolution phonétique. Contrairement à la sim
plicité relative de ces changements sporadiques, le système des phénomènes 
généraux tels que l’assimilation, la dissimilation etc. offre une grande 
variété de formes phonétiquement bien distinctes. Dans la plupart des 
cas il s’agit de mots polysyllabiques à vocalisme varié (comme metaherisi, 
stenahorie). Comme on retenait difficilement la succession de ces voyelles 
de timbres très divers, on recourait, pour des raisons de commodité, 
à des procédés de simplification. C’est ce qui explique le nombre relative
ment très élevé des cas d’assimilation (cf. p. 76).

§ 7. Assimilation.
a) Assimilation progressive : a -  e >  a -  a, ex. cateresis >  cata- 

resis, a -  i =- a -  a, ex. catihisi =· catahesï, a -  o =- a -  a, ex. cator- 
tosi^~ eatartosi, a -  o >  a -  à (assimilation partielle), ex. anâpoda^anâ- 
pàda, e -  i >  e -  e, ex. perilipsis >  perelips(is), cf. περελήψης, 1st. §c. 
I. p. 167, i — o >  i — i, ex. pliroforisi >  pliriforisi, o - i = - o  — o pliro- 
forisi> pliroforosï, poliloghie> polologhie (c’est la forme plus usitée), 
protimisis protomisis (peut-être sous l’influence du préfixe proto-, cf. 
protome§ter, etc.).

à,) Assimilation régressive : a -  i =- i -  i, ex. catdvasis >  câtavisis, 
afanisi> afinisi, picarisï> pichirisi, κατατνραννώ >  catatrinisï (cf. § 2), 

-i, ex. epitrop >  ipitrop, epistdt> ipistât, protésm io protismie, 
schepticésoschipticesc, pretenderisi «= pretendirisi, pretenderisi > pritindi- 
risi (cf. §2), parétis> paritis, catagrafie> catagrifie, catatrexi> catatrixi, 
caterisi> catirisi, peripisï^piripisï (p. 76), emboresï^emborisï, *periôd^~ 
piriôd, proscalesi> proscalisi, etc. C’est sans doute le type d’assimilation 
le plus répandu. Sa fréquence s’explique par la prédominance du son i 
dans le vocalisme du grec moderne (cf. E. Herrmann, Altgriechisch u. 
Neugriechisch, Berlin, 1934, p. 8 et Balázs, EPhK. LXI. p. 280). D’autres 
types moins courants : e -  o =- o — o, ex. eretocrisie> erotocrisie, afierosi>  
afiorosi, i -  a >  a -  a, ex. πινακίδα >  panachidä, ο -  a =- a -  a, ex. pro- 
scalepsï >  prascalepsi, provalisi >  pravalisi, καραβοκύρης =~ caravachir, 
o -  i=~ i -  i, ex. solichismos=-silichismos. En parcourant cette longue 
liste, on voit aussitôt que les processus d’assimilation agissent surtout
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et presque sans exception sur les voyelles inaccentuées. Le son assimi
lateur n’est pas nécessairement accentué, mais dans tous les cas il est 
renforcé soit par la structure phonétique du mot, soit par la fonction 
sémantique qu’il remplit. C’est donc, selon la formule de Grammont, 
«toujours le plus fort des deux phonèmes qui l’emporte sur l’autre» 
(Traité de Phonétique, 1933, p. 228).

§ 8. Dissimilation.
a) Dissimilation progressive, a -  a =- a -  o, ex. sáv an >  sávon, 

emberdefsi > îmberdosi (avec changement de type de conjugaison, § 2), 
i -  i >  i — e, ex. sinisforà =- sinesforà, i — i=- i -à, ex. apofasisticôs =- 
apofasistâcos, o -  o >  o -  e, ex. pliroforie >  pliroferie, o -  o =- o -  à, ex. 
clironomisï =- clironàmisi.

b) Dissimilation régressive, a -  a >  o -  a, ex. tágma =- tôgmà, 
i - i=~e=~i  (c’est pour contre-balancer les cas d’assimilation du type 
e -  i =- i -  i), plictisi >  plectisi, paratirisl =- paraterisi, metahirisi =- meta- 
herisi, anerisl =- aneresi, etc. i -  i >  o — i, ex. enhirisi >  enhorisi, n -  n=- 
/' -  w, ex. κουβούκλι(ον) >  chivuclion. Parfois c’est une forme secondaire 
qui sert de hase à la dissimilation : eretocrisie =- erotocrisie (v. plus haut, 
§ 7) =- eratocrisie.

§ 9. Métathèse. a -  e -  a, ex. metaherisï> meteharisi, e - o =- 
o -  e, ex. eretocrisie =- erotecrisie, e -  o =- o -  i, ex afierosi >  ajiorisi, 
o ~ a >  a -  o, ex. αεροναύτης >  aeranoft.

§ 10. Syncope. Surtout en syllabe protonique ; chute de a, ex. 
paralaghie =- parlaghie, provalisi >  provlisi, καταδικάζω >  catadixi, chute 
de i, ex. κατατνραννώ catatrinisi (mais cf. tiranisï), protimisie> protmi- 
siie, exôfilà> exôflà, chute de o, ex. γηροκομεΐο[ν] =-ghircomie. Les ori
gines de ces cas de syncope remontent au grec moderne (cf. παρακαλώ 
παρκαλώ, περιπατώ =- περπατώ, Thumb, Ngr. Volksspr. 6, πέρυσι >  πέρσι, 
Pernot, Gr. I. 43) et les cas analogues sont fréquents en aroum. aussi 
(paravulíe ~ párvulíe-= παραβολή cf. Geagea p. 243).

§ 11. Aphérèse. Chute de a : afierosi >  firosi (v. § 77), chute de e, 
ex. ελεύθερος >  lefter, epitropie=~ patrofiie (p. 76), chute de ο, όπωρικά 
poricdle (cf. Pernot, Gr. I. 39).

§ 12. Epenthèse. A, ex. prochimen >  parochimen (terme popu
laire); e, ex. αποβλέπω >  apovelepsi; i, ex. τρυγία => tireghie, απελπίζω =- ape- 
lipisit, προφϋάνω> profitac(s)i (à côté de proftaxi, cf. aroum. zilipsiâric ~ 
zilipisiâric<  ζηλ.ιχριάρικος; o, ex. pliroforisi=- poliroforisi, prosdeorisi=- pro- 
sodeorisi, prosadiorisi. Comme on voit, dans tous ces cas les voyelles 
épenthétiques servent à dissocier un groupe de deux consonnes où l’un 
des éléments est une liquide ou une spirante.
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B) L e s  c o n s o n n e s

§ 13. Les plosives. Les phonèmes t et p (τ, π) restent invariables.1 
K (κ) suivi d’un élément palatal développe parfois un s anorganique, 
ex. διοίκησις^- dichisis, dischisis (κίνδυνος >  schindinà s’explique plutôt 
par l’addition de la préposition [ εί]ς). Ce phénomène est comparable 
aux cas de prosthèse du type chilav (< kilava) =- schilav, cheläläi >  scheläläi, 
chivernisesc=-schwer nisesc, etc. ce qui veut dire qu’il est d’origine rou
maine (v. R. Geheeb, Jb. Leipzig, V. p. 33, cf. alb. de Grèce skli- 
niuris -= κλαυθμυρίζω, Hardy p. 13).

§ 14. Les combinaisons de plosives. En position initiale nous 
n’avons à considérer que le groupe kl (κλ) qui, bien qu’il se maintienne 
généralement, se palatalise en ki dans le cas de κληρονόμος >  chironóm 
(à côté de clironom). Ce n’est qu’un reflet tardif du traitement de incli- 
nare =- inchinà. En position intervocalique ks (ξ) se conserve générale
ment sans changement (cf. léxis, prdxis), mais dans quelques cas il se 
réduit à s, perdant ainsi son élément occlusif (ex. εξαμηνία >  examinie, 
esaméle ; εμφραξις=- énfrasis ; hàràxi >  hàràsi est plutôt un cas de chan
gement de suffixe). En aroum. ce phénomène n’est connu qu’en formule 
initiale (ξουρίζω >  xurséscu, surséscu Geagea p. 240). Le changement de 
λεξικόν en lipsihón mérite une attention toute particulière parce qu’on 
y retrouve le même traitement que dans coapsâ -= coxa, toapsec-^toxicum 
(cf. aroum. frapsin <  fraxinum, v. Graur-Rosetti, BL. III. p. 65 ss., 
Rosetti, ILR. I. p. 84). Cette forme bizarre prouve d’une façon incon
testable que jusqu’à l’époque moderne la conscience linguistique rou
maine a pu conserver une tendance de caractère nettement balcanique 
(cf. Tamás, AECO. IL p. 273, note) qui, d’ailleurs, ne contraste guère 
avec les autres «balkanismes» de nos éléments néo-grecs. Quant au 
groupe -  kt -, il ne subit pas dans les mots d’origine grecque une labiali
sation comparable à celle de groupe latin -  es - , quoiqu’un traitement 
de ce genre n’eût rien d’étonnant vers la fin du XVIIIe siècle (il suffit 
de rappeler le cas de lectica qui est attesté sous la forme de leftyca dans 
le dictionnaire trilingue de A. A. Predetici, écrit autour de 1793, v. t. I. p. 
917). On retrouve, en revanche, les traces d’une altération de caractère 
néo-grec (practicôs ~ prahticôs -^πρακτικός, dpractos ~ dprachtos < απρακ-

1 L’alternance b ~  p qu’on rencontre dans bandierâ ~ pandelâ, est certaine
ment d’origine grecque moderne (cf. μπαντιέρα ~ παντιέρα, μπαλάντζα ~ παλάντζα, 
μπαλσαμώ ~  παλσαμώνω, μπαράκα ~  παράγκα, μπεζεβέγκης ~  πεζεβέγκης, etc.) Dans 
certains cas on retrouve, pour des raisons historiques, la même alternance en italien 
aussi (cf. banco ~ panca, REW3. 933, grec. mod. μπάγκος ~ πάγκος).
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τος) qui est comparable au traitement de κτίζω χτίζω, άνοικτός >  άνοιχ- 
τός, δάκτυλος >  όάχτνλος, (Thumb, Ngr. Volksspr. pp. 25—6). Quant 
au groupe représenté graphiquement par -  μπ - , en position intervocali- 
que il est rendu alternativement par -  mb -  et -  mp - , mais il est 
impossible d’établir quelle était la valeur réelle de la dernière graphie. 
Étant donné que les formes du type simbâtie (-= συμπάθεια), tombatérâ 

τον πατέρα), simbatriót (-= συμπατριώτης) l’emportent sur celles du type 
simpérazmà (-*=συμπέρασμα), stâmpà στάμπα), nous sommes d’avis que
les variantes à -  mp -  ne résultent que d’une transcription trop fidèle 
des lettres grecques correspondantes. Il est bien probable que les per
sonnes bilingues continuaient à prononcer les -  μπ -  comme -  mb -, 
selon les règles d’assimilation du grec moderne, quoiqu’elles aient écrit, 
de temps à autre, des -  mp -  selon l’alphabet cyrillique aussi. Ces essais 
de translittération qui avaient pour but de ne pas trop déformer l’image 
visuelle du mot, se laissent voir surtout dans le cas des mots rares de la 
langue littéraire (on écrit simberazmâ et non pas simperazà pour συμπέρασμα, 
mais cela n’empêche pas qu’on continue à dire simberazmâ!). En exami
nant les autres groupes à nasale, on rencontre partout des faits analo
gues : -  γκ -  est rendu par -  ng -  (- η γ  -), selon sa valeur phoné
tique, ou par -  nk -  (- hk -), selon la valeur individuelle des éléments 
de cette combinaison (singatdvasis <  συγκατάβασις, engómion~encômion <  
εγκώμιον). A ce propos il convient de préciser qu’en lettres cyrilliques un 
groupe -  μ π  ~  ou -  h t  -  ne pouvait représenter une combinaison de 
nasale + plosive s o n o r e  (b, d) que pour ceux qui étaient bien con
scients de l’aspect acoustique des mots grecs correspondants. Dès qu’un 
mot tel que simpatriôt fut lu par un Roumain moins pénétré du respect 
des lois phonétiques du grec moderne, il dut se transformer même phoné
tiquement en simpatriôt, selon la valeur normale des caractères cyrilli
ques. Quant au groupe -  nd — ( ντ -), on peut faire, dans ce cas aussi, 
des remarques analogues. C’est sans doute alandála <  αλλ’άνταλλα, sín- 
daxis «=· σύνταξις, chéndru <  κέντρον qui représentent mieux la pronon
ciation grecque de ces mots, tandis que les graphies telles que alantdla, 
sintaxis, chéntru, — qui çà et là s’étaient certainement transformées en 
variantes phonétiques bien réelles, — ne sont dues qu’à l’influence de 
l’orthographe grecque. Il est intéressant de remarquer qu’un mot comme 
sindrofie, qui se rapporte à la vie sociale et qui est usité surtout 
dans la langue parlée, garde toujours son d, tandis que les termes 
ecclésiastiques comme pantahdzâ, Pantocrdtor ont survécu sous des for
mes visiblement influencées par l’image du mot écrit. La réalité phoné
tique du groupe -  nd ( -  ντ -) -  pour laquelle l’histoire de la pronon-
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dation grecque ne laisse subsister aucun doute, — est prouvée aussi par 
adipoton et madracùcâ qui représentent ώτίποτον et μαντρακονκας. 
c’est-à-dire deux cas du traitement — vx -  =— d Il est intéressant 
d’observer qu’en aroum., en mégi, et en alb. où il ne faut presque jamais 
tenir compte d'influences littéraires, le groupe — vx — est rendu 
toujours par — nd -  (ex. aroum. càndiséscu, mégi, cândisés ̂ καντίζω. 
aroum. pândàcséscu, alb. pandéh -^παντέχω).

§ 15. Les consonnes nasales. Outre la chute de Yn finale de la 
langue écrite dont nous parlons ailleurs, à propos des substantifs ter
minés en -  ov et -  ιον (§§ 45, 52), on n'a qu’une remarque à faire : la 
nasale postpalatale du groupe -  γχν -  qui déjà en grec avait disparu 
(σπλάχνα<  σπλάγχνα ’entrailles’ Thumb2 p. 25) ne se retrouve pas en 
roumain non plus (eosplahnie<evonla(x)yyia, anevsplahnôs -= άνενσ- 
πλα(γ)χνος).

§ 16. Les spirantes bilabiales. Malgré les hésitations graphiques 
(cataftô ~ catavtô <  καϋαυτό, aotentic ~ autendic< ανϋεντικός), les spiran
tes -  V -  et -  / -  ont en général gardé la valeur qu’elles avaient eue 
en grec moderne. Dans sclifosi le v de σκλιβώνω s’est changé en -  f -, 
probablement à cause du caractère affectif de ce verbe signifiant «pleur
nicher, faire des façons.» Sporadiquement / devient h, selon les règles 
générales de la palatalisation des labiales: <ριδές> fideà ~ hideà, προ- 
(p$ávoj> prof taxi ~ proktaxï (pour le traitement φϋ-^φτ cf. Pernot, Gr.
I. p. 50). Le phénomène contraire, c’est-à-dire le changement de h en / 
s'explique également par certaines tendances articulatoires roumaines 
(ex. heretisi> jiritisï cf. hongr. hitlen hiclean>ficlean, 1600, Valachie, 
Rosetti, LR. XVI. p. 66). L'origine du changement de / en p reste dou
teuse (αδιαφορών- adiaforisi ~ adiaporisï, φαντασία>  fandasit > pantazü). 
Un / remontant à un v consonnifié, disparaît dans le cas de κατάρρενσις> 
catáresis. Pour l’instabilité de l'a dans la racine de l’aoriste, cf. §§ 70, 72 
(cf. το ξενιτενμένο πουλί, titre d’une poésie de Villaras ; au 2e vers on 
y lit ξενιτεμένο, c’est-à-dire une forme délabialisée, v. Παρν. 32).1

§ 17. Les spirantes interdentales. La spirante interdentale sonore 
est transcrite presque constamment par d (mais cf. εμπόδιον=- embôlion), 
ce qui distingue très nettement le roumain septentrional du XVIIIe siècle 
de l'aroumain méridional, où, comme on sait, ό est souvent conservé 
dans les mots d’origine néo-grecque (cf. roum. parddosis ~  aroum. 
pârdôusi <  παράδοσις). Il est difficile de savoir dans quelle mesure ce 
d correspond à une réalité phonétique, car il est presque certain que 1

1 Cf. aroum. &dmà-=z grec moderne ftav/ia, vulg. &άμα, Nie. p. 173.
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dans les néologismes trop récents les personnes bilingues continuaient 
à prononcer une spirante en roumain aussi. Dans ce cas le remplacement 
de la spirante par l’explosive correspondante a dû s’effectuer relati
vement vite, car la seule trace d’un <5 comme spirante est disiremonie, 
au lieu de disidemonie (δεισιδαιμονία), où IV semble s’être développé 
non pas d’une plosive, mais d’une spirante interdentale en position 
intervocalique (cf. alb. πιϋουλάκι >  *πιδονλάκι >  puriák, Hardy 12 et 
niedicu >  vfr. mire, grammatica >  fr. grammaire, sud =- esp. sur, etc.).1 
Le cas de ϋ est encore plus délicat. En aroum. cette spirante s’est 
maintenue dans certains cas. Toutefois on y rencontre toute une série de 
substitutions de son, dont quelques-unes se retrouvent aussi dans les 
dialectes grecs (ϋ =- <5, χρονρονϋι >  psirvôd «nom d’un mets populaire» ; 
ϋ >  f, ϋνρίδα =- firidä, firiôâ «petite fenêtre»; cf. ngr. άρίφνητος -= àv- 
αρίϋμητος «innombrable», στάφνη <  στάϋμη «cordeau, plomb» Thumb, Ngr. 
Volksspr. 17; $ =*- Λ, άνάϋεμα =- anadimä ~ ndhirnd «anathème», cf. ngr. 
χλιβερός <  θλιβερός, παχνί <  παϋνί, ibid.). En roumain septentrional les 
substitutions de son qui correspondent à #, ne sont pas moins nombreuses. 
Outre les graphies t, th, qui peuvent résulter de simples essais de trans
littération (cf. o cyrillique), on y rencontre les solutions suivantes :

a) ϋ >  d: διορϋώνω >  diordosire (à côté de diorthosire ), ϋεωρώ >  
deorisi (à côté de teorisï). La phase intermédiaire pouvait être un <5 (cf. 
l’aroum. psirùôà, cité plus haut). Dans les parlers grecs de l’Italie 
méridionale ϋ· est souvent représenté par d (άλή'&εια >  otr. alidia, Rohlfs, 
EtWbUGr. p. 11, ϋάνατος =- ddnato ib. p. 88).

b) fi >  / : ΰεωρώ >  feorisï (à côté de teorisi, deorisi), προϋνμία =~ 
profimie (et prolimie), προϋεσμία >  profezmie (et protezmie), cf. άνάϋεμα >  
anafemä, Ur. I. 59, 66, ανϋραξ => ánfrax, etc. C’est le traitement normal 
de # dans les langues slaves, cf. άνάϋεμα =- aHaoena, aHaφeMa, Mild. 5, 
λογοϋέτης >  jiorooerb, -φβτΊ>ΐ6. 342 (pour les détails de cette substitution 
de son, cf. Rjecnik VI. 135).2 Inversement aussi 1’/ aroumain peut devenir 
ϋ dans certains parlers du grec moderne (ex. frapsin =~ φράξος, épir. 
ϋράξος, Pascu, Rum. El. 4. Capidan, Ar. p. 330).

d) ϋ >  ft, ex. μάϋημα =- mdtemä ~ mdftemä (mdtimà mdftimä), 
μαραναϋά >  maranatà -*· aramaftà ; =- /ieVw, ϋέατρον >  fteatru, $εο-
Aoyta >  fteologie (sic !), cf. une lettre de 1800 de l’évêque André, Fam. 1936.

1 Le changement de <5 en r est connu aussi dans certains parlers grecs
de l’Italie méridionale τριπόδιον =̂~ tripóre, v. Rohlfs, EtWbUGr.
p. XLIV). V. encore E. G. Wahlgren, Un problème de phonétique romane (Le 
développement d > r ) ,  Uppsale, 1930.

2 Pour les emprunts plus anciens où ϋ  est rendu par φ, cf. Vasmer, rpeKo— 
CjianHHCKie θτιολη III. p. 13.

7
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5. 71. Ce traitement qui n’est en réalité qu’une substitution de son, paraît 
avoir été très répandu au XVIIIe siècle. Selon le docteur J. Molnár, auteur 
d’une excellente grammaire, «θ e Fth, fth ist eigentlich das griechische 
#, dessen Aussprache ebenfalls nicht ohne Schwierigkeit ist. Es kommt 
etwas mit dem englischen th überein. Das adspirirte F muss sehr delikat 
ausgesprochen werden, und mit dem T sehr fein zusammen fliessen, 
als Θάρσις Tharfsijs, die Stadt Tharsis» (Deutsch-Wallachische Sprach
lehre, Wien, 1788, p. 4). Il faut remarquer que M. Sandfeld, en parlant 
de l’aroum. anàiïimâ, compare ce mot au roum. andtemâ et au vbulg. 
anàfema. A ce propos il signale aussi la var. andftemä (cf. Cihac II. 634) 
qui, à son avis, s’expliquerait par la contamination des deux autres 
formes (Ling. Balk. p. 104). Cf. Philippide, ILR. p. 160.1

§ 18. Les spirantes dentales. Dans quelques cas Vs préconsonanti- 
que tend à se réduire en h ou même à disparaître complètement : προσ
διορίζω >  prohdeorisi, προσδιορισμός >  prohdiorihmôs, συνεισφορά >  sinis- 
forà, sineforà. Serait-ce en réalité une substitution de son, provoquée 
par un á palatálisé (cf. «die Sibilanten s und z werden an vielen Orten 
statt mit der Zungenspitze mit der vorderen Zungenrücken (dorsal) 
ausgesprochen, à» Thumb, Ngr. Volksspr. p. 19)? Peut-être aussi le cas 
d'ícosár> ico§dr rentre dans la même catégorie. Dans le cas de mdmo§, 
au contraire, il s’agit très certainement d’un changement de suffixe (cf. 
moa§â, mos). Quant à stenahorie> çtenahorie, c’est un cas isolé qui peut 
s’expliquer aussi bien par des particularités dialectales grecques (cf. 
Sto spiti-^στό σπίτι, Thumb,2 1. c.) que par une évolution roumaine 
intérieure (cf. stejar> §tejar, stirminâ^- çtîrminâ).

§ 19. Les spirantes palatales. Le passage en roumain du son γ pose 
des problèmes assez délicats. On le transcrit généralement par r (gh, selon 
l’orthographe actuelle), mais comme en bien d’autres cas, il est impos
sible de déterminer exactement la valeur phonétique de cette notation. 
Devant voyelle palatale γ représente un y en grec moderne, mais les 
graphies de nos textes ne trahissent que fort rarement quelque trace de 
cette valeur de spirante (cf. periérghie, periérie -= περιέργεια, et peut-être 
arhondolie «= άρχοντολογία, *άρχοντολοιά ; parmi les mots plus anciens 
aghidsmâ, aiàsmâ <  άγιασμα. Ipsos peut dériver de ύψος (variante grecque 
de γύψος).

Dans quelques cas les groupes γε, γι sont rendus par ge, gi (die, dis), à

1 A l’avis de M. Tagliavini, dans l’écriture cyrillique roumaine, «Θ bezeichnet 
sowohl das griechische ϋ· (vielleicht auch t gelesen, z. B. in eaHacïe) als auch ft, 
z. B. in noeecK'b =  poftesc(ü), und sogar /, z. B. enuopinrop'b =  ficioriloru» (Rum. 
Konvers. Grammatik, Heidelberg, 1938, p. 436).
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cause d’une translittération trop fidèle des graphies en caractères cyrilliques 
(arhontologie <  άρχοντολογία, taftalogie <  ταυτολογία, psihagogisi <  ψυχα
γωγώ). En tant que spirante sonore postpalatale, γ est remplacé par 
g (comme dans l’aroumain du nord, cf. Geagea p. 238), et c’est pourquoi 
à une forme telle que parigorisesc on peut opposer pâriyurséscu dans 
l’aroumain du sud. La prononciation spirantique n’est révélée que par 
catatrehmôs <  κατατρεγμός. Devant m (μ) le y tend à disparaître, au moins 
dans les mots populaires (ex. pragmatie, pramatie, prâmatie-^πραγ
ματεία).

§ 20. Les liquides. D’une façon générale, les liquides restent in
variables. R se change en l dans le mot dialectal pandélâ (<  μπαντιέρα), et 
l en r, dans un verbe comme scandalisi >  scandarisi (sous l’influence des 
verbes en -arisi, § 67.) A côté de la forme epilepsie on a aussi epidepsie 

επιληψία), ce qui s’explique par l’affinité des spirantes intervocaliques 
avec les liquides (cf. embôdion ~ embôlion <εμ:τόδιον). Aucune autre 
trace du changement λ>ρ, bien qu’il soit très répandu en grec moderne 
(ελπίδα >  ερπίδα, etc.).

§ 21. Les consonnes géminées. Outre les transcriptions littérales 
(sillavà, etc.), les géminées tendent à se réduire en consonnes simples (cf. 
«Doppelkonsonanten sind in der Aussprache den einfachen Konsonanten 
gleich», Thumb2 p. 24), ex. sinaldgmä (accent douteux !)< συνάλλαγμα, 
palachidä παλλακίδα, vatologhie -  ̂βαττολογία, etc. Etant donné l’absence 
des consonnes géminées en roumain (en dehors des cas du type casa 
«maison» ^  cassà «caisse»)1 il n’en pourrait pas être autrement.

§ 22. Autres phénomènes. 1. Assimilation, a) progressive: r - o  
r -  r, ex. madracucâ> mandrarucâ·, assimilation partielle donnant nais
sance à un son anorganique : proftaxi >  proftamsi ; b) régressive : l - r  >  
r -  r, ex. pliroforisi, priroforisi (preroforisi), pliroforie> priroforie ; 
l - m ^ - n - m , ex. provlimâ> provnimâ. Sons nouveaux dus à l’effet 
d’une assimilation régressive : s, protimisi> protismisi; p , perilipsis> pe- 
riplipsis ; n, catandisi >  cantandisi, eglendisi >  englendisi, pretenderisi >  
printindirisi.

2. Dissimilation, a) progressive: p -  p -  /, ex. epitropie> 
patrofie (dial.), / -  n -  l=~ l -  n -  n, ex. melanholicos >  melanhonicos (ceci 
peut être aussi un cas d’assimilation); b) régressive: n - m > l - m ,  
ex. περιπνευμονία =- peripleumonie, n -  n=~l -  n, ex. canonarh >  calonarh. 
A remarquer la fréquence des nasales et des liquides (cf. économie >  fr.

1 L’orthographe de 1932 a supprimé même ces trois cas de redoublement 
(cassa, mássá et rassâ) qui avaient été admis par l’orthographe de 1904 (cf. Taglia
vini, o. c. p. 30).

7*



100

popul, écolomie, physiognomie=» *finomie> Havre fHornié, port, animal >  
alimal, etc. Grammont, Traité de Phon. p. 308).

3. Métathèse. R, ex. σκουμπρί >  scrumbíe, sfetirismós >  sferitismós, 
παραγγελία >  rapanghéle{?), andípricon =*- andrópicon·, L, ex. απλότητα >  
apoplitä, planisi >  palnisi. Cf. protimisi =~ promitisi. Apelpisit >  apelipsit 
s’explique plutôt par l’influence de lipsit.

4. Noras anorganiques, a) en position préconsonantique, ex. 
apoftégmà >  apofténgmà (sorte d’hyperurbanisme, cf. § 15), etision >  era- 
tision, exoflitico >  exojlistico (sous l’influence de exoflisis), eglendisi >  
eoglendisi,1 etc. ; en position intervocalique, ex. diorthosire >  dinor- 
dosàre; c) entre consonne et voyelle, ex. afierosi =- afirosi >  ajtirosï (cf. 
ajtonomie et les diverses valeurs de la lettre o, § 17, note, p. 98).

5. Aphérèse, ex. dimischie >  mischie (cf. diddscal =- ddscâl).
6. Haplologie, ex. sinanastrofie =- sinastrofie>  protipendadà> proti- 

pendà, προνηστήσι/ιος =- pronis(t)imos (cf. § 73, 1).

C) L ’ a c c e n t  d e s  m o t s

§ 23. Généralités. Les graphies que nous venons d’examiner, per
mettent d’établir d’une façon presque certaine les changements du 
système phonique (vocalisme et consonantisme) des mots d’origine néo
grecque de l’Epoque phanariote. Les moyens dont nous disposons pour 
reconstruire le système d’accentuation de ces mots d’emprunt, sont 
beaucoup moins satisfaisants. A cet égard nos connaissances s’appuient 
sur les faits suivants :

1. l’accent des mots grecs correspondants,
2. les indications d’accent de l’orthographe cyrillique,
3. le témoignage des mots correspondants de l’aroumain, et enfin,
4. le témoignage direct des mots qui existent encore dans le 

roumain du nord.
Ces sources d’information sont loin d’avoir toutes la même valeur. 

Quant à l’aCcent néo-grec, on ne peut pas lui attribuer une importance 
particulière, car comme nos emprunts l’indiquent très nettement, il 
s’agit toujours d’un compromis entre les lois de l’accent grec et le système 
d’accentuation et de suffixation du roumain. En ce qui concerne les 
accents de l’orthographe cyrillique, on ne sait que trop, combien ils sont 
instables. Sur ce point il faut donc être aussi prudent que possible. 
Néanmoins ce serait une erreur de négliger les conclusions qu’on en

1 La syllabe ev est due peut-être à l’influence du préfixe εν-. N ’oublions pas 
que eglendisi veut dire «s’amuser» !
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peut dégager (ex. enérghie =>euéprue BH. II. 242, κάέλισμα >  KáoncM a, 
Dos. Psalt. 11.). Le témoignage de l’aroumain est sans doute des plus 
précieux, mais quand on y recourt, on ne doit jamais perdre de vue 
qu’en aroumain les mots grecs s’adaptent mieux au système de la langue 
d’emprunt que ne le font les hellénismes souvent bien éphémères de 
l’Epoque Phanariote (cf. le traitement de a protonique qui se change 
en à en aroum. mais qui reste inaltéré au nord du Danube, ex. pàràôusitu ~ 
paradosit, cf. § 2). En conclusion on doit donc retenir comme meilleure 
source de renseignement le témoignage direct des mots tels que nôstim, 
sindrojíe, epitróp qui sont encore usités dans les parlers des deux pro
vinces danubiennes et qui existent dans la langue littéraire aussi. Sans 
doute y a-t-il des cas de flottement ou d’évolution ultérieure (ex. παρά
πονο >  pardpon, Tiktin, parapôn, -odne, Cher.), mais ils semblent être 
moins nombreux parmi les mots grecs que dans le domaine des mots 
passés de hongrois en roumain (cf. L. Treml, Der dynamische Wortakzent 
der ung. Lehnwörter im Rum. BL. II. p. 47).

Sans vouloir indiquer ici toutes nos incertitudes quant à la place 
de l’accent, nous nous contenterons de passer en revue quelques cas 
particulièrement intéressants de l’emprunt des mots oxytons, paroxtons 
et proparoxytons.

Avant d’entrer dans les détails de ces questions, il convient de 
signaler que, par rapport aux faits d’accentuation, les verbes grecs ne 
posent presque pas de problème, puisqu’ils passent sans exception 
à la 4e conjugaison, dont l’infinitif bref se termine régulièrement en -i 
ou -î accentué (§ 62). A cet égard on n’a qu’à appliquer aux verbes 
d’origine grecque ce que M. Tamás a constaté à propos des verbes d’ori
gine hongroise du roumain : «Unter den verschiedenen Wortkategorien . . .  
finden wir nur eine — die der Zeitwörter — wo die Verschiebung des 
Wortakzentes im Infinitivum, gleichgültig ob es sich um Verba unga
rischen oder sonstigen Ursprungs handelt, durch analogische Betonung 
nach dem Vorbilde der aus dem Lateinischen geerbten IV. Konjugation 
geschieht» (o. c. p. 39, cf. Über die rumänischen Zeitwörter ungarischen 
Ursprungs, Omagiu Prof. I. Bärbulescu, Ia§i, 1931, p. 310).

§ 24. Les mots oxytons. Dans la plupart des cas ils gardent leur 
accent, ex. συνεισφοράν-sinisforà, μασαλάςν-masaid, φιδές v-fideà, περι- 
λαβή> perilavi, πληκτικός >  plicticós, ποιητής >  piitis, etc. Le mot άναφορά 
se tranche en deux doublets qui se distinguent par l’accent : au sens 
de «rapport» on a anaforà, mais dans celui de «pain bénit», anàforà, à cause 
de l’intermédiaire slave (aHà(|>opa) par lequel ce mot avait pénétré en 
roumain. Les mots terminés en -mos (<ngr. -μάς)) font difficulté, car
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l’existence durable d’une forme telle que patrwtismôs semble assez in- 
probable, d’autant plus qu’à côté de cette forme «pleine» on trouve aussi 
la variante patriotism. Sans vouloir trancher la question, nous nous bor
nons à remarquer dans le cas de tels «Fremdwörter» entièrement grecs 
que heretismôs <  χαιρετισμός, simvivasmós <  συμβιβασμός (qui n’ont jamais 
donné *heretism ou *simvivasm!), il faut admettre la conservation de 
l’accent oxytonique pour le roumain aussi. A ces cas dont le nombre 
s’élève à peine à une dizaine, on peut opposer ceux où il y a des flotte
ments entre patriotismos et patriotism, ritorismos et ritorism. Pour expli
quer la chute de la terminaison, il est assez naturel de supposer qu’à 
un moment donné, probablement à la fin du XVIIIe siècle ou au com
mencement du XIXe, on commença à dire, au lieu de patriotismos, 
patriotismos et ensuite patriotism, sous l’influence de lat. Patriotismus, 
fr. patriotisme, etc. Ceci n’est nullement en désaccord avec ce que 
nous dirons plus loin (§ 53) du traitement du suffixe -os, car la chute 
d’un -os accentué est, somme toute, un phénomène bien rare (ληνός ==- lin).

Il est presque inutile d’ajouter que la chute d’une finale accentuée 
provoque toujours des déplacements d’accent dont les détails dépendent 
des conditions spéciales de la structure phonétique et morphologique des 
mots (ex. κατηχητής =- catihét,eretocritic <  αίρετοκριτικός,σκονλί >  seul,etc.). 
’Ορφανός passe à orfan, sous l’influence du suffixe -an (cf. Tamás, o. c. p. 52).

§ 25. Les mots paroxytons. Gomme en roumain les mots de ce 
genre sont particulièrement nombreux, rien n’empêchait, au point de 
vue de l’accent, l’admission d’une quantité de mots grecs paroxytons : 
ναύλον =- ndvlon, ndvlu, κέντρον> chéndru, chentru, ελευϋερία> elefterie, 
επιζωοτία =- epizootie, ϋάρρος> thárros, λαβράκι >  laorâchi, etc., v. les §§ 
consacrés aux divers suffixes paroxytons.

§ 26. Les mots proparoxytons. Il semble que dans le système 
d’accentuation du roumain on cherche à éviter, autant que possible, les 
«parole sdrucciole» qui, abstraction faite de quelques suffixes d’origine 
slave (comme -dnie, -edénie, -erniß, -einiß, -ozénie, etc. v. Pascu, Suf. 
passim), ne sont admises que dans les dérivés (infinitif bref : zice, infi
nitif long : zicere, mais on a aussi trécere> trecére, cérere> cerére, sur le 
modèle de §edeà ~ §edére, tâceà ~ tâcére, v. Iordan, Gram. 1. rom. p. 39) 
et dans les formes flexionnelles (sing. clópot, plur. clópote, avec l’article 
défini : clôpotole J.1 C’est M. Tamás qui a démontré que les proparoxytons

1 Les proparoxytons appartenant au fonds latin héréditaire (cf. basilica =- 
bisericä, dominica =- duminicä, lingula lingurâ, passere(m) =- pas are, persica =- 
piersecà, soricem > §oarece, etc.) sont trop peu nombreux pour régénérer la pro
ductivité de cette catégorie de mots,
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hongrois se transforment bien souvent en paroxytons ou même en 
oxytons en roumain (ex. kápolna >  capôlnà, palánta =- palánta, szidalom >  
sudálmá, darabont <  dârâban, etc. cf. o. c. p. 50 ss.). Dans les cas des 
mots grecs on peut observer des tendances analogues. On garde l’accent 
grec à sa place primitive dans àjantos <  άφαντος, prôvlimâ -= πρόβλημα, etc, 
mais dans la plupart des cas on recourt à des procédés ayant pour but 
de transformer les proparoxytons en paroxytons, voire en oxytons. Ces 
changements sont très variés, et comme il est presque impossible de les 
énumérer tous, nous nous contentons de signaler quelques cas typiques :

a) Il y a bien des mots qui deviennent paroxytons à cause de la 
chute des syllabes finales inaccentuées, ex. άδιάφορος=- adiáfor, προαίρεσις 
>  proér es, πρόληψις >  prólips (prólips ou prolíps, v. plus bas).

b) En d’autres cas il s’agit de l’influence d’un suffixe roumain qui 
a été identifié avec une syllabe du mot grec en question ; ex. -ac, άμπακος =- 
ambác, hambác; -at, αγράμματος >  agramát ; -al, κέφαλος> chef ál. On peut 
y ajouter aussi les cas où -ie l’emporte sur -ie, σκούφιαν scufie (mais 
aussi scùfâ). Les mots du type p ro m ts  πρόνοια ne se changent pas parce 
que leur terminaison est facilement identifiable avec celle des mots 
d’origine slave en -dnie, -énie (v. plus haut).

c) La chute des syllabes finales et l’influence des suffixes roumains 
homonymes n’ont certainement pas suffi à réduire le nombre des 
mots proparoxytons à un minimum encore tolérable dans le système 
d’accentuation de la langue roumaine. Il faut encore tenir compte de 
deux facteurs dont l’effet s’exerce souvent simultanément sur les mêmes 
mots. D’une part il nous semble qu’en roumain septentrional, de même 
que dans les dialectes suddanubiens, on cherche à déplacer l’accent des 
proparoxytons, quand la première voyelle posttonique (c’est-à-dire la 
pénultième), se trouve en syllabe entravée (type t  ~  ̂)■ En aroum. gr. 
πέτανρον devient pitâvrà ou pitrâye, et de même, χρνσωσμα se change en 
hrisôzmà. Dans la langue de l’Epoque Phanariote on a παράφερνα >  para
fer nà (Tiktin) comme auparavant on avait aghiasmà <  aghiâsmà (άγιασμα), 
et il y a lieu de se demander si l’on disait παράδειγμα^ parâdigmà ou 
paradigmà, qui a d’autant plus de chance d’être une forme réelle que le 
pluriel du mot grec devait nécessairement être παραδείγματα (avec l’accent 
sur i !). Tout cela ne ferait que continuer en roumain la loi de la pénul
tième longue de l’accentuation latine (cf. gr. κάνιστρον> lat. canístrum> 
it. canestro, M. Lenchantin de Gubernatis, Arch. Rom. VII. p. 49). C’est 
sur ce point qu’il faut recourir au second principe d’explication. De même 
qu’en latin vulgaire rétinet passe à reténet, il est incontestable que les 
mots grecs passés dans les divers parlers roumains subissent souvent un
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procédé analogue de recomposition. Commençons par quelques mots 
aroumains dont l’accent nous est exactement connu. A côté de epitrop, 
pitrop on a epitrop, et à côté filôsuf aussi filusôf, filosôf. En roum. on 
a toute une série de mots analogues, ex. άναρχος >  anàrh, άνοστος=- anôst 
(à côte de dnost), φιλότιμος >  filotim, παράπονο =- par apón (Cher., mais 
parâpon, Tiktin, v. plus haut), άντίποτον=~ adipôton, etc. A cet égard 
Tiktin a parfaitement raison de se demander : perilipsis -= περίληψις (cf. 
περελήψης Ist. §c. I. 167), peristasis <  περίστασις «wie betont?» Selon 
l’accentuation grecque il faudrait avoir peristasis, perilipsis, mais ces 
formes-ci ne sont-elles pas contraires à l’esprit de la langue roumaine, 
d’autant plus qu’on a peristas, -uri et perilips, -uri? Dans ce cas aussi 
l’influence homonymique des radicaux stà (stàre, stat, etc.) et lipsà 
semble tellement s’imposer, qu’à notre avis, une forme telle *perilips, 
*perilipsurile serait tout à fait absurde dans la prononciation naturelle 
et plus ou moins rapide d’une phrase donnée. Le système phonétique du 
roumain paraît presque exiger perilips. Inutile de dire que dans les cas où 
même trois tendances phonétiques ont concuremment agi sur l’accent 
grec primitif (à savoir la tendance générale d’éliminer les proparoytons, 
l’influence d’une terminaison roumaine analogue et enfin la «loi» des 
syllabes posttoniques entravées), celui-ci a dû céder à ces forces irré
sistibles. C’est pourquoi γάλεντζα est devenu galenß (cf. zdreanß, etc.).1

Tout ce que nous venons de dire, n’est naturellement qu'une 
série de suggestions qui demandent à être vérifiées à la lumière des 
conclusions qu’on pourra tirer des graphies des manuscrits originaux et 
des textes imprimés en cyrilliques de l’Epoque Phanariote. Nous ne 
croyons pourtant pas que ces recherches puissent aboutir à des résultats 
sensiblement différents de ceux que nous avons exposés plus haut.

2 .  M o r p h o l o g i e  

AJ Le nom
§ 27. Il est bien connu qu'en cas de contact linguistique les noms 

(substantifs et adjectifs) passent plus facilement d’une langue à l’autre 
que les verbes. A propos des éléments grecs de l’Epoque Phanariote on 
peut faire la même remarque, car à presque 800 noms on n’a à opposer

1 II est curieux de remarquer qu’Eminescu, recourant dans une de ses poésies 
juvéniles (Speran{a) au mot paranimfà, a mis l’accent sur le second a, d’après le 
grec ηαράννμφος. Les auteurs du DEnc., en citant cet exemple, sont d’avis qu’il 
faudrait dire paranimfà ; mais le rythme du vers nous montre d’une façon très 
précise qu’il s’y agit de paránimfá (A  lümii pardnimfâ m o à r te a anacruse, deux 
dactyles et un trochée).
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que quelques centaines de verbes (200 à 300). Ces 800 noms représentent 
une trentaine de suffixes grecs. Étant donné que l’immense majorité de 
f‘es suffixes n’ont pas été sentis comme tels et que par conséquent ils ne 
pouvaient pas devenir productifs en roumain, nous avons préféré classer 
les noms d’après leurs terminaisons grecques, cherchant à indiquer tous 
les procédés qui ont servi à leur adaptation. Sur ce point il fallait consacrer 
une attention toute particulière à la formation du pluriel et aux change
ments de genre que les mots passés de grec en roumain ont dû subir dans 
la langue d’emprunt. Comme les mêmes suffixes s’ajoutent souvent aussi 
bien aux substantifs qu’aux adjectifs (qui peuvent être facilement 
substantivés), nous n’avons pas cru nécessaire de traiter séparément des 
substantifs et des adjectifs. On les trouve donc réunis ici dans la catégorie 
générale des noms, ce qui fera mieux voir les parallélismes frappants de 
l’évolution de ces deux parties du discours.

Les suffixes nominaux qui sont représentés par nos mots d’emprunts 
sont les suivants :

§ 28. -d=- -à, surtout dans quelques composés de -forà, comme aria- 
forà-^άναφορά, diafor à <  διαφορά, prosforà-= προσφορά, sinisforà <  συνει
σφορά. En roumain ce suffixe a coïncidé avec Va final tonique des mots 
d’origine turque comme mahalà ( turc-arabe mahalà, aroum. màhâlà, 
esp. almahala §äin. 10. II. 242), qui en grec moderne se terminent par 
-άς (μαχαλάς). Le pluriel est régulièrement en -die (anafordle), et comme 
c’est naturel, tous les substantifs de ce type ressortissent au genre 
féminin.

§ 29. -άόα> -ddà, dans quelques dérivés de sens collectif, comme 
jilddà <  φνλλάδα, misddà <*μισάδα, nostimddà-^ νοστιμάδα; dodecadâ <  
δωδεκάδα (pour δωδεκάς), etc. Dans ragdde Va final s’est changé en e 
(cf. § 4). Ce suffixe est assez répandu en aroum. où, à côté de fildÔà, 
nustimdôà, on a même υίτγίηάδά (au même sens que viryirâ ,vierge’ v. 
Pascu, Suf. 380). En aroum. (cf. Capidan, Nom. Suff. p. 11) la voyelle 
finale de ces substantifs féminins se change régulièrement en -e (fildde), 
en roum. on a soit fildde, soit filâzi, quoique la dernière forme soit plus 
rare (cf. Lex.). Pour la fréquence de ce suffixe dans les dialectes grecs 
de l’Italie méridionale v. Rohlfs, EtWbUGr. p. 6.

§ 30. -άκι> -dchi(u). Ce suffixe qui sous la forme de -dche s’ajoute 
souvent aux mots d’origine turque (agdche, beicdche, cilibiddche, fuduldche, 
etc. §äin. 10. I. p. LVI) est représenté à l’Epoque Phanariote par 
quelques unités: coldchiu <  κολάκί (Cihac 11.650), lavrdchi< λαβράκι, 
λάβραξ, luldchi <  λουλάκι, castelachi-^καστελλάκι, mu{undchi (mofindchi) 
«gamin, polisson» ( -= *μουτζουνάκι <  μουτζοϋνα, μούτζοννον cf. ngr. μούτσος
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«mousse, apprenti matelot»).1 Dans le mot avlac (-uri) l’t final a disparu 
(cf. § 4). C’est le seul suffixe nominal qui soit devenu productif en roum. 
(v. Pascu, Suf. 399). Pour les formes aroumaines correspondantes cf. 
Capidan, Nom. Suff. p. 9.

§ 30. a. -αξ, -ακας> -αχ (-áca). On n’a à énumérer que quel
ques composés de φνλαξ, comme dicheofilax -= δικαιοφύλαξ, hartofilax
<  χαρτοφνλαξ, nomofilax <  νομοφυλαξ. Σκενοφνλαξ aboutit à schevofilaca 
qui est l’emprunt de la forme vulgaire, où le suffixe -αξ se change ré
gulièrement en -ακας (type φνλαξ ~ φύλακας). Cette évolution double se 
retrouve aussi dans le cas de pinax qui en roum. est attesté sous une 
forme empruntée à la langue grecque écrite (πίναξ), tandis qu’en aroum. 
on a pinacü, qui est certainement une variante populaire. Quant à la 
formation du pluriel il suffit de rappeler la forme somatofildci qui est 
construite sur le modèle des mots tels que vlddicd> vlâdici, et qui, par 
conséquent, fait également supposer au sing. *somatofildcä.

§ 31. -άρι> -ár (pour la chute de Yi cf. § 4), ex. cocondr -= κονκκου- 
νάρι, decdr <  δεκάρι, dodecdr ̂  δωδεκάρι, icosdr <  είκοσάρι. Ces substantifs 
sont neutres et leur pluriel est formé sur le modèle de car, -e ( icosdre, 
etc.). Le suffixe se retrouve aussi dans les dialectes sud-danubiens, ex. 
aroum. hivyiàr <  χαβιάρι, mégi, candildr <  κανδηλάρι =  κανδηλέρι (cf. Pascu, 
Suf. 92). Pour la fréquence de ce suffixe en grec moderne cf. BA.
IV. 130-31.

§ 32. -ας. Si le suffixe est inaccentué en grec, il se change en -à 
(camuhà <  καμοϋχας, ind <  ϊνας, rigä <  ρήγας) ou disparaît complètement 
(bàbac, à côté de bâbacà). Si, au contraire, il porte l’accent, il se trans
forme en -à (masaid <  μασαλάς, qui à cause de son s, ne peut pas dériver 
directement du turc masaid, ar. mes'ale). Iroas est une forme empruntée 
de la langue des gens cultivés. Atlanta représente άτλαντας (de άτλας cf. 
it. atlante).

§ 33. -εία=- — ie. Étant donné qu’en roum. il y a un suffixe -ie 
d’origine slave qui ne porte pas d’accent, rien n’empêche que l’accent 
des mots de ce genre reste en roumain là où il était en grec. Parmi 
les substantifs qui ressortissent à cette catégorie, rappelons les sui
vants : amélie <  αμέλεια, asfdlie -= ασφάλεια, epicrdtie -= επικράτεια, epimélie
<  επιμέλεια, hristoitie< χρηστοήθεια, ilicrinie<  ειλικρίνεια, pra(g)mdtie
<  πραγμάτεια, megaloprépie <  μεγαλοπρέπεια. Le mot gramdtie dérive de

1 Un diminutif comme afendâchi «papa» (v. Lex.) est comparable aux mots 
suivants du grec moderne : άγωράκι «Bübchen», κοριτσάκι «Mägdlein», παιδάκι 
«Kindchen» etc., (cf. K. Dieterich, BA. IV. 136).
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γραμματεία, et par conséquent il appartient à la même sous-classe que 
polities πολιτεία. Selon Tiktin (p. 1246) ; «der Akzentwechsel in der 
älteren Form — politie — «ist auffallend». Nous pensons que ce déplace
ment d’accent s’explique par l’analogie des mots terminés en <  -  ie 
(<  -'-εια, qui était certainement plus nombreux que les substantifs en 
-î-ie-=r -εία,) Dans le cas de ζονλ(ε)ια> zûle on a affaire à une réduction du 
suffixe -  -εία, probablement à travers l’étape ζονλια> zúVe.

§ 34. -εϊον (BA. IV. 126.) =- -ion (-éon, -éu) ex. nosocomioiK νοσοκο- 
μεΐον, difteréon (mais aussi difteréu) <  δεντερεΐον. En d’autres cas où le pro
cessus d’adaptation est allé plus loin, -ion ou plutôt le suffixe -io de la langue 
populaire aboutit à -ie, probablement à cause du pluriel en -ια (ex. rà 
εργαλεία >  ergalie et sur ce modèle aussi ghirfo)comie <  γηροκομεΐον, orfano- 
trofie -= όρψανοτροφεϊον, xenodohie <  ξενοδοχεϊον. La forme farmacopee doit 
avoir subi l’influence du lat. pharmacopoea, fr. pharmacopée). Prolié 
semble représenter la coïncidence de deux mots grecs co-radicaux : au 
sens de «primauté» c’est προιτείον; dans celui de «avoir la main (aux 
cartes), qualité de protos» c’est πρωτειά (cf. ποιος έχει την πρωτειάν «à 
qui la main?»).

§ 35. -έ[λ)λα. Ce suffixe d’origine italienne (σαρδέλλα <  sardella. etc. 
Thumb2, 158, BA. IV. 139) aboutit en roumain soit à -eà, — suivant l’évo
lution des mots latins du typeStella <  steà (ex.sardeà <  σαρδέλλα1), -soit à -elà 
(canghélà <  κάγκελλον, plur. -ελλά). Pour quelques mots toutes les deux 
formes existent côte à côte (fustanelà et fustaneà< φούστανέλλα, cordelà 
«poisson de mer», corded «ruban ; ver solitaire»«= κορδέλα).

§ 36. -έρι >  ér. Cette terminaison n’apparaît qu’en trois cas assez 
différents les uns des qutres : chemér(uri) ~=̂ κεμέρι (var. dialectale de 
καμάρα), chiper -= κνπερη, dichér <  *δικέρι

§ 37. -ές^ -eà. Dans cette catégorie on ne peut ranger qu’un seul 
mot d’origine grecque, à savoir fideà-= φιδές (cf. vgr. δφις ngr. φίδι 
«serpent») et plusieurs éléments orientaux, venus par l’intermédiaire du 
grec (salted <  σελτές, en turc on a silte, cf. §äin. IO. II. 311).

§ 38. -ενς, ex. singraf (accent?) ^σνγγραφεύς.
§ 39. -η. Dans ce cas aussi, comme plus haut pour -a, il faut faire 

des distinctions selon la place de l’accent. Quand Υη est atone, il tend à 
disparaître (ex. lier <  ϊλερη). Dans les mots composés dont le second 
terme est -ovvri, Υη se maintient (ex. tapinofrosini-^ ταπεινοφροσύνη)

1 Comme M. Tagliavini me fait remarquer, le point de départ de ces réfections 
semble avoir été le pluriel sardele. C’est sur cette forme qu’on a refait, par 
l ’analogie de steà-stele, un nouveau singulier sardeà (au lieu de *sardelà).
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ou se change en -e, (evgnomosine, evgnom osiniευγνωμοσύνη) ,1 Quant à 
επιστήμη, ce mot a deux aboutissements, à savoir epistim (plur. -un) 
qui s’explique par la chute de Υη atone, et epistimie (plur. -ii) dont la 
finale a suivi le traitement des η accentués. Quand Υη porte l’accent, il 
se conserve comme i final (areti <  αρετή, epigráfia επιγραφή, logotrivi 
-= λογοτριβή) ou se transforme en -ie (plachie <  πλακή, sistolie <  συστολή), 
sans qu’il soit possible d’indiquer avec précision les causes intérieures 
de cette répartition. Nous nous bornons à faire deux remarques. Il n’est pas 
douteux que ce procédé d’adaptation a un caractère balkanique puisqu’il 
se retrouve en bulgare et dans les dialectes sud-danubiens (ex. roum. sept. 
felie, mégi, filie, aroum. filie, bulg. feliia <  φελί, cf. Puçcariu, DR. IV.
2. 1366). Il s’explique par le fait qu’en roumain il n’y a pas de catégorie 
spéciale pour les substantifs terminés en -i accentué (le seul zi ne suffisant 
pas à servir de base à la création d’un type nouveau). On substitue donc 
à cet i le suffixe -ie qui est une des terminaisons les plus répandues. Ce 
changement peut être interprété d’ailleurs aussi au point de vue syntaxi
que : on a d’abord areti a jetei, ensuite aretia fetei, d’où Ton refait un 
nouveau nominatif du type aretie. Sur ce point les flottements sont 
nombreux ; il suffit de rappeler les cas tels que catagrafi et cata-grafie 
(-^καταγραφή), gnómi et gnômie γνώμη), musichi et musichie 
(-= μουσική), psaltichie et psalticâ (<  ψαλτική). Enfin quelques excep
tions : ddfnà <  όαφνή, macrobioticà (accent?) <  μακροβιοτική (c’est 
probablement un latinisme), tehnè< τέχνη. Epohi est attesté aussi sous 
la forme de epohas (1778 : BH. II. 227) qui est la transcription de 
l’acc. plur. εποχάς (cf. areti ~ aretas).

§ 40. -ης. A quelques exceptions près (protopsdltis-^πρωτοψάλτης, 
ipocritis <  υποκριτής, evmenis <  ευμενής, au plur. evmeniçi, v. Gen. Cant. 
277), ce suffixe disparaît sans laisser de traces, ex. anagnost «= ανα
γνώστης, canondrh <  κανονάρχ\ης (-ος), chinovít <  κοινοβι(ά)της, etc. 
Au plur. les consonnes finales du radical peuvent être affectées de 
palatalisation, ex. psalt, psalfi-^ ψάλτης, cleft, cleffi^ κλέφτης, apostát, 
apostdfi <  αποστάτης. Cf. erotocrifi ~ erotocrites (1783: U. II. 421) 
<  αίρετοκριτής.

§ 41. -t. Cette finale qui, dans la plupart des cas, est inaccentuée, 
est condamnée à disparaître en roumain (cf. § 4), ex. acrum <  άκροϋμι, 
aht <  άχτι, seul -= σκουλί, taxid <  ταξίδι. Parfois il se maintient (calam- 
bôchi -= καλαμπόκι) ou cède sa place au suffixe -ie, indifféremment si 
elle est accentuée ou non: scalopdtie-^ σκαλοπάτι, stavridie «= σταυρίδι,

1 Pour la productivité du suffixe — σννη en grec moderne cf. K. Dieterich, 
BA. IV. 123.



1 0 9

strídie-^ στρείδι ; spatíe <  σπαΰί. Dans quelques cas Γι final se munit 
d’un u anorganique, pour se ranger ainsi dans la catégorie des substantif 
du type unchiu, ex. vernichiu <  βερνίκι, scatiiK  σκα&ί. Βιολί n’est 
attesté que sous une forme diminutive (violiß). Au plur. il y a des 
flottements entre les deux terminaisons des substantifs neutres (pucái, 
pucáié ou pucdluri <  τσονκάλι) .

§ 42. -t'a> -ie. Ce suffixe, solidement ancré en roum. (cf. Pascu, 
Suf. pp. 180—188) n’a subi aucun changement important. La forme 
primitive -ία avait été considérée comme une combinaison de l’article fém. 
-a et de la terminaison -ie (type solie, forme articulée solia), et c’est pour
quoi on en a refait de nouveaux nominatifs indéterminés en -ie (asidosie 
<  ασυδοσία, astinomie< άστννομία, ataxie «= αταξία, ateofovíe-^άϋεοφοβία. 
etc.). Le même procédé était appliqué jadis aux mots d’origine bulgare. 
Il se retrouve en albanais aussi où les mots grecs terminés en -ia ont 
perdu leur suffixe à cause de l’assimilation de cette terminaison à 
l’article défini des substantifs féminins de l’albanais (type shtepi ~ shtepija) 
et sur ce modèle πορνεία >  por ni, πραγματεία <  pramati etc. v. Hardy, 
p. 11). Les mots qui en grec moderne se terminent plutôt en -iá, ont 
donné également -ie en roum., probablement sous l’influence des formes 
littéraires en -ia, ex. papadie <  παπαδιά, paraxenie-= παραξενιά etc. Pour 
les mots de ce genre cf. Hatzidakis, MNE. IL p. 227.

§ 43. -ίδα^-idâ. Cette catégorie, dont quelques représentants 
avaient déjà pénétré en roumain par l’intermédiaire du slave ecclésasti- 
que (ex. ripidâ <  si. ripida <  gr. vulg. ριπίδα, gr. litt, ριπίς, -ίδος, 
Tiktin), se réduit à quatre mots, à savoir meridà <  μερίδα, patridà<  
πατρίδα, partiddá παρτίδα (ital.) et piramída-^ πυραμίδα (pour πυραμίς).

§ 44. -ικός. Ce suffixe qui sous la forme -ic existe aussi dans les 
dialectes roumains sud-danubiens (cf. Pascu, Suf. pp. 396—7) présente 
au XVIIIe siècle les variétés suivantes :

1. Cas de conservation, a) -icôs s’est conservé sans changement 
dans les adjectifs suivants : englimaticôs <  εγκληματικός, nevricôs -= νευ
ρικός, nomicós -=· νομικός, plicticós <  πληκτικός, politicos <  πολιτικός; siman- 
dicós -= σημαντικός, sistaticós -= συστατικός, sholasticós «= σχολαστικός, 
tacticós <  τακτικός (cf. Κ. Löwe, Jb. Leipzig, 1911, p. 90). Au pluriel il y 
a des flottements ; nomicós, par exemple, fait au pluriel nomicôçi (cf. 
fricós, fricô§i) ou nomichi (^νομικοί). Etant donné qu’en roum. il 
existe un suffixe -os qui dérive du latin -ósus (cf. Rosetti, ILR. I. p. 123) 
et qui peut revêtir aussi la forme -icôs (ex. voinicos<voinic, nopticoasà 
«violette-des-dames» Pascu, Suf. p. 76, cf. Damé III. 131), ce suffixe 
grec fut assimilé à la terminaison homonymique de beaucoup d’adjectifs
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roumains, d’où résulta que le féminin de simandicôs ne fut pas simandichi 
( <  σημανπκή), mais simandicoasà, sur le modèle de voinicos, voinicoasâ 
(cp. evghenicos ~ evghenicoasà -*= ευγενικός).

b) . -icon. Quelques formes littéraires ont conservé même Γη final 
qui ne sonne plus en grec vulgaire : chiprióticon <  κυπριώτικον, sin- 
ΗαΓΪΰβόη-=^*συγχαρητικόν, ordinaricon (accent?) «= όρδινάρι(κ)ον, Mórico
<  μόρικο(ν) est emprunté de la langue parlée (cf. aroum. moric, morcu, 
Dal. 137).

c) . -icà. Le pluriel du neutre s’est également conservé en roumain 
et, comme la langue contemporaine permet de l’établir, il a même sur
vécu aux autres terminaisons grecques non-adaptées. Le nombre des 
formes de ce genre paraît s’élever à une vingtaine. Les voici : bacalicà
<  μπακάλικα, cantaridtica -= κανταρίάτικα, dogmaticà-^ δογματικά, diaman- 
ticâle -= διαμαντικά, filologhicà <  φιλολογικά, istericà <  υστερικά (mais 
aussi istericô <  υστερικό<(v)), misticdle -= μυστικά, nevricdle-^ νευρικά, poli- 
ticdle -= πολιτικά, practicâle -= πρακτικά, poricdle <  όπωρικά, tipicdle <  
τυπικά, vasilicdle <  βασιλικά, ζαΗαΓΪοά(Ιβ)-^ζαχαρικά. Comme on voit, Va 
de ces mots fut assimilé au pluriel des mots roumains du type basmà, 
basmdle1, ce qui permit de refaire plus tard au sing, même une 
forme telle que zaharicà (avec l’article défini : zaharicaua). C’est d’ail
leurs un point de contact avec les éléments turcs aussi (cf. giuvaericà 
<turc-ar. gevahir, §äin. 10. I. p. LVIII, IL p. 191 ; le modèle de ce type 
peut être le grec τζεβαέρικον, mais la consonne initiale renvoie directe
ment au turc gevahir qui a passé en roumain sous la forme giuvaer, 
giuvaergiu, etc.).

2. Cas d'adaptation. a) -ικός> -ic. Cette solution qui est en relation 
avec la disparition du suffixe -ος en roumain, n’est attestée que dans 
les exemples suivants : catagrdfic <  * καταγραφικός, eretocritic (à côté de 
eretocriticôs) <  * αίρετοκριτικός, ςΐηιρίοϊηάύο^συμπτοιματικός, sistimdtic
<  συστηματικός. Pour les cas analogues de l’aroum. cf. Capidan, Nom. 

Suff. p. 30 et Pascu, Beitr. p. 61.
b) -ικός >  -icesc. Comme en roumain il n’y a pas un suffixe composé 

-icesc, il faut admettre que le grec -ικός s’est d’abord réduit à -ic et qu’en- 
suite -esc, qui est un ancien suffixe productif du roumain, s’est ajouté 
à cette forme abrégée. Dans ce cas les doublets tels que catagrdfic et 
catagraficésc représenteraient les deux phases principales de l’évolution. 
Nous sommes d’avis qu’à cet égard aussi le roumain devait puiser dans 
les procédés d’adaptation des langues balkaniques. En effet, il est bien

1 Dans ce type -1- est d’origine analogique, d’après le modèle de steà -  stele.



I l l

significatif que les formes bulgares du type politièeski, patrotiöeski, 
economiëeski, poetiôeski1 rappellent de très près politicésc <  πολίτικός, 
ighemonicésc <  ηγεμονικός, ritoricésc <  ρητορικός, piiticesc <  ποιητικός, etc. 
Il semble que vers la fin du XVIIIe siècle la terminaison -icesc 
était sur le point de devenir un suffixe productif, à en juger d’après 
les exemples tels que sofismaticésc f <  sofismà <  σόφισμα).

§ 45. -io[v]. Dans les mots purement littéraires ce suffixe se pré
sente sous la forme de -ion (ex. anatrófion-^άνατρόφιον, embôdion 
<εμπόδιον). Dans quelques cas la terminaison -ion, -io alterne avec 
-iu, qui représente probablement une adaptation roumaine de -ιον : 
proimion ~ proimiu -== προοίμιον, polihrónion ~ polihrôniu <  πολυχρόνιον, 
minológhion ~ minológhiu^ μηνολόγιον. Comme la terminaison -iu est 
en général assez faible en roumain, elle peut aboutir à la disparition 
totale du suffixe grec (cf. enhirid «= εγχειρίδιον, proschinitár <προσκννη- 
τάρι ou -ηριον). En même temps les pluriels en -la font également 
sentir leur effet, de sorte qu’à côté de proimion, proimia ( <  προοίμιον, 
-ια) on voit bientôt apparaître un nouveau sing., à savoir proimie (cf. 
engômie c  εγκώμιον, vivlion ~ vivlie< βιβλίον, βιβλία)1 2. Quant à la forma
tion du pluriel, elle varie selon la forme adaptée pour le sing. Si la 
terminaison grecque se maintient, -ιον peut garder les traces de l’an
cienne flexion même au plur. (type proimion, proimia) ; si la forme du 
sing. se termine par -iu ou -ie, le plur. est indiqué par -ii (type 
pronômiu, pronómii) et enfin, si la finale de la forme du sing, s’efface, 
le substantif reste neutre en roumain aussi (type epitdf, epitdfe<  
έπιτάφιον).

§ 46. -ιος. Ce suffixe, d’ailleurs assez rare dans nos mots d’em
prunt, disparaît sans laisser de traces : arhdr <  αρχάριος. Plirexúsii 
(déformé aussi en plirusisii) fait exception : il représente le plur. grec 
de πληρεξούσιος. La disparition du suffixe fait supposer une étape inter
médiaire du type *arhdriü (cf. proimiu).

§ 47. -(ισ)μός =- -ism(os), ex. cataclismôs <  κατακλυσμός, despotismes 
δεσποτισμός, diorismós -= διορισμός, heretismós <  χαιρετισμός. Προσδιορισμός 
aboutit à prohdiorihmós (cf. § 18). Dans quelques cas la syllabe finale

1 En bulgare le suffixe -iéeski paraît représenter, malgré son origine russe, 
une espèce de compromis entre -iéen et -ski qui peuvent s’ajouter alternativement 
aux mêmes mots d’origine étrangère. C’est pourquoi on a côte à côte geografiëeski, 
geograjièen et geogrdfski quoique, selon M. Beaulieux, «la troisième forme tende 
à l’emporter sur les deux autres» (Gr. bulg. pp. 150—151).

2 On peut observer le même phénomène aussi dans le mot apelafie qui, au 
moins dans le Code Ypsilanti (1780), correspond à άπελάτζιον ( c i ta i ,  appellazione, 
lat. appellatio, Du Cange lat.).
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tend à disparaître : ritorism «= *ρητορισμός, patriotism «= πατριωτισμός. Pour 
les possibilités d’accentuation cf. § 24.

§ 48. -ίτσα >  -ipâ, ex. car f if à >  καρφίτσα, chera\i\ä =~ κερατσίτσα. 
Il est à remarquer qu’en grec le suffixe -tract est toujours d’origine 
étrangère; on l’attribue généralement à l’italien et aux langues slaves 
(cf. Hatzidakis, MNE. I. p. 78, BA. IV. 139), mais il est certain que 
le roumain aussi a contribué, au moins par quelques exemples, à la 
généralisation de ce suffixe (cf. furculi\,d =~ φονρκουλίτζα, portiba =*- 
πορτίτζα, Pascu, Suf. p. 266).

§ 49. -μα =- -ma. Les neutres de cette espèce, à cause de leur ter
minaison, deviennent féminins en roum. : filodôrimâ -= φιλοδώρημα, 
protérimà «= προτέρημα. Pour la formation du pluriel il y a plusieurs 
possibilités. Dans quelques cas la terminaison -mata se conserve (agàlmata
<  αγάλματα), idi6mata-=. ιδιώματα; cette terminaison a passé en rou
main au XVIIe s., ex. * 1670: epigramata, Const. Cant. 90) mais comme 
elle ne peut pas être munie de l’article postposé -le. (en roum. il n’y a pas 
de formes de plur. terminées en -a !), elle tend à se changer en -mate. 
C’est la première étape de ce processus d’adaptation. On a donc sofismate
<  σοφίσματα, paradigmate <  παραδείγματα, strataghimate <  στρατηγή
ματα, etc. Cette solution se retrouve en aroum. aussi, où tdgmà fait au 
plur. tdgmati et fdndasmâ, fanddsmati (cf. Nie. 521,563). Quand l’alternance 
syllabique s’efface, les mots terminés en -ma sont traités comme d’autres 
substantifs féminins et font -me ou -mi au plur. (sistimâ, sistime.) Certains 
mots comme parddigmâ, mdjtimà représentent toutes les quatre phases 
de l’évolution : paradigmata, paradigmate, paradigme ; maftimata, mafti- 
mate, maftime, maftimi.1 Le suffixe -mà (ou -izmà) s’ajoute parfois aussi 
à des substantifs d’origine turque, cf. buiurdismà, haracladismà (v. Lex.).

§ 50. -μενον. Ce suffixe, qui à l’origine était la terminaison des 
participes passifs du passé, est représenté par chimen <  κείμενον, ainsi 
que par deux composés, ipochimen et prochimen (υποκείμενον, προκείμενον). 
Au plur. ipochimen fait ipochimenuri ou ipochimene, prochimen, prochi- 
mene. La forme ipochimuri n’est qu’une exception, qui est comparable à 
epistimuri (à côté de epistimie, epistimii).

§ 51. —voia >  —nie. Ce suffixe se confond avec les autres -ie inaccen
tués : dihônie <  διχόνοια, évnie <  έννοια, omónie «= ομόνοια, prónie <  πρόνοια. 
Comme on voit, il s’agit toujours ^e noms abstraits.

1 On retrouve une alternance analogue aussi dans le cas des substantifs 
d’origine turque : au X V I I I e siècle, le mot aga avait trois formes de pluriel, à savoir 
agalari (M. Costin, N. Costin, Neculce, cf. paradigmata), agate (forme populaire, 
cf. néo-grec αγάδες) et agi (M. Costin, Balcescu, cf. tatâ ~ tap), v. §âin. 10. I I I .  p. 1.
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§ 52. -ov. L’évolution de ce suffixe passe par trois étapes : a) -ov 
>  -on, ex. pericolon <  *:τερίκολον, próstimon <  πρόστιμον, téatron <  ι α τ 
ρόν; b) -ον >  -a, ex. αάϋ/α >  ναύλον, teatru <  ΰέατρον. Cet m n’est que la 
roumanisation de la terminaison -o (cf. parâpono) ; c) -ov disparaît, ex. 
arhetip <  αρχέτυπον, left <  λεφτό(ν). On peut y ajouter aussi quelques cas 
de traitement irrégulier. Les formes du type organe, làfire représentent 
probablement des pluriels en -α (όργανα, λάφυρα); pour le changement 
de -a en -e cf. mata =► maie, § 49. Les flottements de terminaison ne sont 
pas rares (ex. nàvlon et ndvlu).

§ 53. -ος. Pour ce suffixe il convient de citer en premier lieu une 
remarque de M. Sandfeld : «D’une façon générale, la terminaison -os 
n’est conservée que si elle porte l’accent, s’assimilant alors à -os de lat. 
-osus. . .  Cf. parmi les emprunts plus récentes plicticôs, simandicôs. 
Inaccentuée elle ne se maintient que dans quelques cas spéciaux comme 
protos . . .  et tropos, (Ling. Balk. p. 30 n. 1.). Quoique cette règle soit en 
principe acceptable (cf. léfter <  έλεύϋερος, cartofor <  χαρτοφόρος (cf. carta), 
carchin <  καρκίνος; mais stacós «  αστακός), il faut remarquer que dans 
certains cas même un -ος accentué peut disparaître (ex. arctic -^αρκτικός 
lin <  λψός), et que la conservation des syllabes inaccentuées, qui est 
inconnue aussi bien dans les emprunts grecs des dialectes sud-danubiens 
que dans les emprunts anciens de la langue septentrionale, est parti
culièrement fréquente à l’époque que nous examinons. Par conséquent 
il ne s’agit pas de «cas spéciaux», mais d’une catégorie de mots qui 
comprend plus d’une vingtaine d’unités. En voici quelques-unes : ape- 
riôristos -= απεριόριστος, arhiatros <  αρχίατρος, ftónos <  φθόνος, gáidaros 
-=γάιδαρος, if os (au plur. ifosuri ou if ose) <  νφος, logos -= λόγος, parâgrafos 
-=παράγραφος, spáros^ σπάρος, tárros-^ϋάρρος, úfos-^τΰφος, zilos-= ζήλος. 
En aroum. on n’a rien de pareil.

§ 54. -σις >  -sis. L’histoire de ce suffixe est également un exemple 
très instructif de l’adaptation des mots grecs à la structure morphologique 
la langue roumaine. Dans ce processus on peut distinguer les phases 
suivante :

a) -σις >  -sis, ex. apôdixis <  άπόδειξις, apófasis <  όπόφασις, catá- 
stasis -= κατάστασις, perístasis <  περίστασις, metahírisis <  μεταχείρισις, etc. 
Au point de vue morphologique ce type a fait d’énormes difficultés. 
Comment donner un pluriel roumain à ces mots dont la terminaison 
contraste avec tout le système de la déclinaison? Les formations du type 
protimisisuri(le) (cf. folos, -uri) ne paraissent pas avoir été généralement 
répandues. Les difficultés et les hésitations étaient encore plus grandes 
par rapport à l’article défini. Les personnes bilingues de l’Epoque Phana-

8
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riote savaient fort bien qu’en grec ces substantifs appartenaient au genre 
féminin, mais en même temps elles étaient contrariées par l’usage de la 
langue roumaine où, comme on sait, il n’y a pas de substantifs féminis 
à finale consonantique. Comment se tirer de cet embarras morphologique? 
Pendant quelque temps on ne savait choisir ; c’est pourquoi on écrivait 
aceastà profilaxis, mais acest prolipsis, perilipsisul, mais o buna diichisis, 
peristasis al vremii, mais o peristasis, metahirisis multü §i necontenitü, 
mais metatézis a Domniei, etc. On trouve à côté de aceastà rea diàthesin (!) 
aussi bien bun didtesis (U. I. 271) que bunâ diátesis (U. IX. 183). Rien ne 
représente mieux que ces flottements le conflit de deux consciences 
linguistiques coexistantes.

b) -σις >  -s. On cherchait donc à remédier à ces maux et à éliminer ces 
incertitudes grammaticales. Le procédé le plus simple consistait à laisser 
tomber la terminaison -is, réduisant ainsi la syllabe finale à un simple -s. 
C’est ce qu’on observe dans le cas catéresis <  catéres, ipolipsis «= ipolips, 
paretisis> paretis, etc. Sous cette forme les substantifs deviennent 
«ambigènes», ayant un pluriel en -e ou en -uri (cf. vis «rêve» vise ou visuri) : 
peristas =- peristasuri, prolips >  prolipsuri, protas >  protase.

c) -σις =- -sie. En d’autres cas, sous l’influence du genre grec, 
il s’est effectué un changement de suffixe qui a permis de garder intact 
le genre primitif de ces substantifs, ex. κατήχησις> catehisie, εμβασις> 
emvasie, επιθεώρησις =- epiteorisie, etc.1

d) -σις >  -e {-sa). Ces réductions qui sont propres à l’aroum. 
(cf. piristase <  περίστασις, tdcse <  τάξις), se rencontrent relativement 
rarement à l’Epoque Phanariote. C’est pourquoi aux formes telles que 
parataxis (<  παράταξις), prdxis ( <  πραξις) on ne peut opposer que l’aroum. 
pardtaxe, prdxà. La terminaison -se n’est attestée que pour léxis qui a une 
variante léxe, et pour tdxis qui dans nos textes alterne avec tdxe. Pour 
la solution -sà cf. ipolipsis <  ipolipsà ( <  ύπόληψις), parétisis <  parétisâ 
(~= παραίτησις). Inutile de dire que ces réductions s’expliquent suffisamment 
par les nominatifs sans s des substantifs comme πόλι, κρίσι (Thumb, 
Ngr. Volksspr. 53, Capos 54).

§ 55. —τητα (-της)>Ηύά. Les quelques substantifs qui appartiennent 
à ce type, remontent sans exception au nom. terminé en -τητα de la 
langue vulgaire, ex. apôplitâ <  άπλότητα, ilicrinôtità <  είλικρινότητα, 
pitanótitd <  πιθανότητα, varvariótitd «= βαρβαρότητα.

§ 56. -της >  -t(is). Dans la plupart des cas cette terminaison tend

1 Ce changement de suffixe est probablement d’origine néohellénique : 
«ata [ — σιά] schon in agr. Zeit — σις zu verdrängen begann: δέσις »  δεσιά, 
δόσις ~  δοσιά, φόρεσις ~ φορεσιά», cf. Κ. Dieterich, BA. IV. 122, note 1.
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à disparaître à tel point que eretocrit ( <  αιρετοκριτής) a aussi une forme 
de pluriel parfaitement roumanisée, à savoir eretocri\i (à côté du grec 
eretocrites), cf. catihet <  κατηχητής, divanit -= ντιβανίτης, etc. La syllabe 
finale se conserve pourtant dans piitis <  ποιητής et prodotis, probable
ment pour des raisons d’intelligibilité, ζηλωτής fait zilót (cf. Zilot Ro
mánul 1) mais aussi zilotis. Quant à -ώτης, il subit le même traitement, 
ex. patriot (pl. pai,rio\i) <  πατριώτης. Ce dernier suffixe a servi à créer 
aussi quelques néologismes qui sont propres à la langue grecque de 
l’époque (cf. familiôt -= *φαμιλιώτης, companiót <  *κο(υ) μπανιώτης, spi- 
taliót -= σπιταλιώτης).

§ 57. -ων >  -on, ex. axon <  a£a>r, cacodemon <  κακοδαίμων.
§ 58. Échange de suffixe. Sous ce rapport on a à signaler les 

changements suivants: evghenis ( <  ευγενής) passe à evghenist (cf. pro- 
tipendist), arhitecton devient architector (cf. anc. it. arcitettore), un suffixe 
peu usité dans ces emprunts comme -isc se change en -ist (ex. uranist
<  uranise <  ουρανίσκος), examiníe ( <  έξαμηνία) passe, on ne sait pour
quoi, à esaméle. Γαλαξίας aboutit à galactéa, probablement sous l’in
fluence de la variante Γαλακτίας (cf. Steph. II. 498) et via lactea.

§ 59. Composés hybrides. A côté de arhierosini ( -= άρχιεροσυνη) on 
a aussi arhierolucrare. Πρωτομάστορας donne protome§ter, s’adaptant, 
au moins par son second élément, au vocabulaire roumain. Aussi chino- 
grecesc est une recomposition analogue. Le préfixe para-, dont la carrière 
en aroum. est bien connue (cf. Geagea p. 254), a gardé jusqu’aujourd’hui 
sa valeur augmentative (cf. Lex.).

§ 60. La formation du féminin. Quoiqu’il y ait des exemples 
littéraires pour l’emprunt d’un adjectif à terminaison féminine (macrale
<  μακρά, vrahie <  βραχεία), les adjectifs d’origine grecque ont passé en 
roumain sous une forme unique (exceptions : evghenicos, evghenichi <
<  ευγενικός, ευγενική et peut-être nafticà <  ναυτική dans l’expression 
breslâ nafticà «armée navale» où la voyelle finale semble correspondre 
au féminin de l’adjectif grec). C’est pourquoi on avait besoin de nou
velles formes de féminins. Evghenis fait evghenisa, ipochimen se change 
au féminin en ipochimenà (au sens de «maîtresse») et de même à côté 
de epitrôp, clironôm on a epitrodpâ, clironoàmà. Les adjectifs terminés 
par -icôs s’adaptent entièrement à la suffixation roumaine (cf.simandicôs, 
simandicoasà, cf. § 44).

§ 61, Les adverbes dérivés d'adjectifs. Sur ce point les mots passés 
de grec en roumain se montrent particulièrement conservateurs. Les 
adverbes en-ως sont assez fréquents et on trouve parmi eux non seule
ment ces spécimens isolés qui ont survécu dans le grec populaire aussi

8 *
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(nmesos -^αμέσως, cf. Thumb2, Ngr. Volksspr. p. 72), mais encore ceux 
qui s’employaient dans la langue des classes cultivées (ex. Merinos 
-= είλικρινώς, proeriticôs <  προαιρετικών, ritós <  ρητώς etc.). Les nouveaux 
adverbes en -a sont extrêmement rares dans nos textes (ex. aplà 
< άπλά) 1.

B) L e  v e r b e

§ 62. Généralités. Les verbes d’origine grecque de l’Epoque Phana- 
riote, qui appartiennent sans exception à la 4e conjugaison de la langue 
roumaine (infinitif en -i ou en -i cf. § 23,) peuvent être groupés de la 
manière suivante :

Tous les infinitifs finissent par -si, mais devant cette terminaison 
on trouve tantôt des voyelles, tantôt des consonnes qui s’unissent à la 
syllabe caractéristique des infinitifs. Les combinaisons vocaliques sont au 
nombre de trois, à savoir -asi, -isi (-esi) et -osi (ex. provivasi^ προβιβάζω, 
aor. conj. προβιβάσω; isterisi~= υστερώ, aor. conj. υστερήσω; afierosi 
-=αφιερώνω, aor. conj. άφιερώσω). Les combinaisons consonantiques ne 
comportent que deux variétés principales, à savoir -psi (-jsi, -vsi) et 
-xi (ex. molipsi <  μολεύω, aor. conj. μολέψω; sacatefsi^= σακατεύω, aor. 
conj. σακατέψω; politev s i-^πολιτεύομαι; spudaxi-^ σπουδάζω, aor. conj. 
σπουδάζω). Au présent, tous ces verbes prennent les désinences dérivées 
du formatif des verbes inchoatifs latins (ex. isterisesc, molipsesc).

Ces terminaisons remontent, comme on sait, au thème de l’aoriste 
grec sigmatique, et à cet égard l’Epoque Phanariote se montre peu inno
vatrice. A l’exception des verbes en -asi et -xi toutes les autres catégories 
ont déjà existé bien auparavant dans la langue roumaine. Il suffit de 
rappeler les verbes tels que chivernisi ( <  κυβερνώ, aor. conj. κυβερνήσω 
cf. alb. qïvérris), lipsi<  λείπω, aor. conj. λείψω cf. alb. V ipsém, bulg. 
lipsam, serbe lipsati) et sosi (σώζω, σώνω, aor. conj. σώσω, cf. alb. sos, 
bulg. sosvam «suffire»), qui sont antérieurs à l’époque dont nous parlons 
(v. Sandfeld, Ling. balk. p. 18—20, Miklosich, Alb. Forsch. III. Denkschr. 
d. Wiener Akad. XX—1871, p. 351 ss.). Sur ce point le roumain ne 
fait que continuer une ancienne tradition balkanique qui se laisse ranger 
parmi les autres liens indissolubles qui attachent cette langue aux idio
mes de la Péninsule. Sans vouloir entrer dans les détails, nous croyons

1 Nous tenons à remarquer que ni des pronoms, ni des numéraux d’origine 
grecque ne se sont introduits en roumain à l’Epoque des Phanariotes. Seuls deux 
noms de nombre ordinaux (prôtos et défterosj font exception, mais ils appartien
nent à la langue spéciale des joueurs de cartes. Les mots-outils proprement dits 
(prépositions, conjonctions, etc.) sont également exclus de la catégorie des «pha- 
nariotismes» (cf. pourtant l’usage de ma dans les comédies d’Alecsandri).
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nécessaire de préciser que les premiers verbes de ce genre se rencontrent 
outre les formations analogues du latin d’Italie (cf. campsare, it. cansarc 
<κάμψαι, aor. de κάμπτειν, etc. Sandfeld, 1. c.), dans le vieux slave des 
Evangiles (skandalisati <  σκανόαλίσαι, vlasfimisati~= βλασφημησαι, v. A. 
Meillet, Etudes sur l’étymologie et le vocabulaire du vieux slave I. 1902. 
p. 6, A. Mázon, D’une formation verbale slave d’origine gréco-turque, 
Mélanges Vendryès, 1925, p. 265 ss.). En slavon-serbe on a relevé des 
formes comme lipsati «manquer, mourir» et pedepsati «châtier» qui sont 
attestées dès le XIVe siècle et qui sont inséparables du roum. lipsi et 
pedepsï. En bulgare de même qu’en slavon-bulgare les verbes analogues 
forment une catégorie très importante de la conjugaison (v. Mázon,
o. c. pp. 266 et suiv., pour le bulgare moderne cf. Beaulieux, Grammaire de 
la langue bulgare, 1933, p. 289 ss.). Dans les parlers balkaniques de la 
langue roumaine toutes les variétés verbales de l’Epoque Phanariote 
ont leurs correspondances, et nous en parlerons plus bas, à propos de 
l’étude détaillée de chacune de ces catégories.

La base commune de toutes ces formations, c’est-à-dire la prédo
minance de l’aoriste sigmatique s’explique suffisamment par la fréquence 
de cette forme en grec moderne (cf. Sandfeld, o. c. p. 19). Aussi M. Mázon 
est-il d’avis que «ce fait ne peut s’expliquer que par la fréquence relative 
de ces thèmes de prétérit dans les échanges sommaires, schématisés et 
comme stéréotypés qui s’établissent entre des hommes contraints de 
vivre côte a côte en parlant des langues différentes : le prétérit est la 
forme de la constatation pure et simple, il a fait ceci, il a fait cela, et 
de plus, l'aoriste grec, au subjonctif, est la forme qui exprime la volonté 
d'agir, le but à atteindre, il veut faire ceci, il veut faire cela» (o. c. p. 273).

Etant donné que nos verbes grecs, malgré leur dérivation de l’aori
ste, ne présentent presque jamais l’augment vocalique qui continue 
à caractériser ce temps même en grec moderne (au moins dans le cas 
des verbes bisyllabes, cf. Capos, p. 145), nous avons préféré indiquer, 
après le présent, non pas la l re personne de l’aoriste de l’indicatif, mais 
c e l l e  de l’a o r i s t e  du  c o n j o n c t i f  où l’augment syllabique 
n'entre jamais en ligne de compte. Pour motiver cette innovation, qui 
n’est pas d’ailleurs très importante, nous tenons à rappeler que déjà 
Sandfeld et Tiktin avaient renvoyé, en bien des cas, au formes de futur 
du type ϋά γράψω dont le second élément est précisément l’aoriste du 
conjonctif.1 Il est inutile de dire que nous n’avons pas jugé nécessaire

1 La même forme sert à remplacer aussi l’infinitif, ce qui est un argument 
de plus en faveur de notre conception (cf. Sandfeld, Balkanfil. p. 17).



de faire précéder ces formes d'aoriste de la conjonction và puisque 
celle-ci ne joue aucun rôle dans le dérivation roumain.1

Après ces considérations générales il ne nous reste qu’à examiner 
une à une les diverses catégories de l’emprunt de l’aoriste sigmatique. 
Nous prendrons pour point de départ les variétés roumaines, et nous 
chercherons à en indiquer les origines néo-grecques, essayant d’énumérer 
tous les types de conjugaison qui se retrouvent en roumain et dont 
plusieurs ont souvent abouti au même résultat commun.

§ 63. Verbes en -asi. Cette catégorie qui est très bien représentée 
en aroum. (ak'icâséscu-^àjieixàCœ. -άσω·, dukimàsescu δοκιμάζω, -άσω), 
en mégi, (kicàses, picàses, cf. aroum. akicâsescu) et en alb. (anangàs 
<  αναγκάζω, -άσω), de même qu’en bulg. (ftas(y)am <φϋάνω, φΰάσω). 
ne présente en roum. que quelques unités : ghirnnasi -= γυμνάζω, -άσω, 
provivasi <  προβιβάζω, -άσω, simvivasi <  συμβιβάζω, -άσω. Le verbe 
καταδικάζω qui déjà en aroum. offre une petite irrégularité phonétique 
(on a cataàicàtséscu, au lieu catadicàsescu, Geagea 328, cf. alb. katadikds. 
Meyer, Alb. Wb. 181), a abouti à catadixï, probablement sous l’influence 
de catadixï «daigner)) f <  καταδέχομαι). Comme on voit, la terminaison 
-asi remonte uniquement aux verbes en -à£w(aor. conj. -άσω). En roum. 
Va protonique reste inaltéré, tandis qu’en aroum. on a des infinitifs 
en -ősire, ce qui fait preuve d’un traitement mieux adapté au génie de la 
langue (cf. roum. pàràsi~=vgr. παρεάω, Densuçianu, HLR. I. p. 358, 
argàsi <  άργάζω, Cihac, II. 635).

§ 64. Verbes en -isi. Contrairement à la monogenèse des verbes 
en -asi, les verbes en -isi, qui sont certainement les plus fréquents, se 
font remarquer par une polvgenèse d’une variété étonnante. C’est pour
quoi il nous a paru nécessaire d’y opérer quelques subdivisions :

1. -isi ~ prés, -ίζω, aor. conj. -ίσω. On y peut ranger une trentaine 
de verbes dont nous rappellerons aeris'K αερίζω, άερίσω, afanisi^àcpa- 
νίζω, αφανίσω, analoghisi <  àva/.ογίζω, àv αλογ ίσω, embodisi^ εμποδίζω, 
εμποδίσω, enhirisi <  εγχειρίζω, εγχειρίσω, heretisi <  χαιρετίζω (ou 
χαιρετώ), χαιρετίσω, metahirisi -= μεταχειρίζομαι, planisi «raboter» <  πλα
νίζω. πλανίσω, sinchisi «= συγχύζω, συγχύσω. Quant à αποφασίζω, il est rendu 
par apojasi (et non *apofasisï), mais ce n’est qu’une cas d’haplo- 
logie (cf. §22). Outre les mots grecs proprement dits, cette catégorie est 
considérablement augmentée par les verbes d’origine turque, où le 
suffixe -ίζω s’était ajouté au thème en -di- (-ti-) du passé déterminé
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1 D a n s  c e r ta in s  c a s  và e s t  s u p p r im é  m ê m e  e n  g re c  m o d e rn e ,  c f. P e r n o t ,  G r. I .  
p . 172, I I .  p . 133. P o u r  u n  c a s  d e  c o n s e rv a t io n  d e  l ’a u g m e n t  v o c a l iq u e  c fr . § 65 , b .
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(v. Mázon, o. c. 268). Parmi ces mots hybrides, qui sont très répandus 
en serbe et en bulg. aussi (v. Miklosich, Sitzungsber. Acad. Vienne, phil. 
hist. CXX—1889, pp. 8—9), nous ne citerons que atîrdisi-^άρτηρδίζω, 
άρτηρίζω, (§äin. 10. IL 28), beendisï (bindisi) <  μπεγενδίζω (ο. c. ρ. 
52. et Lex.), eglendis'K εγλενδίζω (et εγλενδιρόίζον, Ronzevalle 99), et 
harasladisi -= *χαρασλαδίζω (dérivé de harec, §ain. ΙΟ. IL 209). Dans 
certains cas le suffixe -adisi a servi même à créer des dérivés nouveaux 
qui sont inattestés en grec (ex. ciracladisi, Sain. 10. IL 134, iagmaladisi,
o. c. IL 219; peut-être aussi furlandish «se rengorger, se pavaner»<  it. vén. 
forlana, furlana «forlane, danse vive des paysans du Frioul», Bogrea, 
DR. IV. 2. p. 815)1. Il est à remarquer qu’un verbe comme meremetisl.

μερεμετίζω) devait être d’origine dénominale en grec (cf. turc-arabe 
meremet, grec μερεμέτι,), et que par conséquent il n’entre pas dans la 
catégorie des verbes en -adisi. Quelques verbes d’origine turque se sont 
formés directement en roum., sans l’intermédiaire du grec moderne ; 
ainsi mazili est un dérivé de mazil ( + i) et n’a rien à voir avec le grec 
μαζονλεύω, μανζιλενω qui aurait donné *mazilipsi ~ *mazulipsi (cf. 
§âin. 10. IL 255; et comp. : mofluzi< mofluz + i et non μουφλουζεύω 
qui aurait abouti à *mofluzipsi). Pour les verbes d’origine turque qui se 
terminent en -psi (cabulipsi, etc.) v. § 70. En aroum. les verbes du 
type -isi~ -ίζω\-ίσω sont bien fréquents (acundiséscu, afaniséscu, ambu- 
diséscu, etc), de même que les verbes turco-grecs (glindiséscu ~ ylindi- 
séscu, cf. eglendisi ; bit(i)séscu «terminer», cf. Mázon, o. c. p. 268—9). 
Pour la productivité du suffixe -is(i)- en aroum. cf. Pascu, Suf. pp. 
403—4.

§ 65. 2. -isi ~ prés, -ώ, aor. conj. -ήσω. Parmi les verbes que 
nous avons relevés, il y a plus d’une cinquantaine qui remontent à des 
verbes contractés. On peut les classer théoriquement en deux groupes 
inégaux :

a) Le groupe des verbes en -ώ (<  -άω) ne comprend que quelques 
unités: agnchisi^ άγροικώ, αγροικήσω, apandisi< απαντώ, απαντήσω, 
catandisi-^ καταντώ, καταντήσω, planisi «séduire» «= πλανώ, πλανήσω 
(mais cf. aroum. planipséscu<πλανεύω), psifisi-^ψηφώ, ‘ψηφίσω.

b) Tous les autres verbes (plus de 45) ressortissent à la catégorie 
de ceux dont la finale contractée représente un ancien -έω. En voici

1 Cette étymologie est très douteuse. G. Iogu préfère l’expliquer par le turc 
furlanmak «se lever avec agilité et brusquement, se jeter sur . . . , se hausser» (Grai 
§i Suflet, V. p. 182). Cf. encore grec-mod. φονρλατίζω «laufen in Zorn gegen jem.» 
Meyer, Ngr. St. IV. p. 38. Si le verbe était d’origine turque, il entrerait encore mieux 
dans cette catégorie.
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quelques-uns: adiaforisi -= αδιαφορώ, αδιαφορήσω, adichisi «= αδικώ,
άδικήσω, άδικέψω (cf. aroum. aöikípséscu) , amelisï <  αμελώ, αμελήσω, 
(cf. epimelisï <  επιμελούμαι), anerisï <  αναιρώ, άναιρήσω, catatrinisi <  κατα- 
τυραννώ, κατατυρανί’ήσω, etc. Le verbe catefronisi mérite une atten
tion toute particulière, car il reflète peut-être un aoriste à augment 
conservé (καταφρονώ, aor. κατεφρόνησα ou καταφρόνησα) ce qui est une 
exception presque unique parmi les verbes de l’Epoque Phanariote. Quant 
à epicalisï, paracalisï, proscalisi, ce sont probablement des formes analo
giques au lieu de *epicalesi, etc. (επικαλώ), επικαλέσω).

Inutile de dire qu’en aroum. aussi les verbes de cette sous-classe 
sont copieusement représentés (cf. acal’iséscu <  καλνώ), καλέσω, búig. 
kalésvam ; aculséscu -= άκολλώ, άκολλήσω, alb. koVisem, etc.).

c) On doit ranger parmi les dérivés des verbes contractés aussi 
quelques composés de ϋέτω comme hirotesi< χειροϋετώ, iotetisi«= νίοϋετώ, 
(comp, prostisi-^προσϋέτω). Dans ces cas les formes en -isi l’emportent 
sur celles en -esi dont l’usage est fort restreint. Le verbe nomothemisi fait 
difficulté; on s’attendrait à *nomotetisi, *nomotitisi «= νομοϋετώ, νομο
θετήσω). Il faut supposer une espèce de contamination avec le sub 
stantif νομοϋέτημα ((législation».

§ 66. 3. Quant aux autres catégories des verbes d’origine grecque 
on n’a à rendre compte ici que de quelques débris insignifiants. Par 
analogie on a introduit la forme -isi aussi en d’autres verbes dérivés 
d’aoriste comme prosferisi^ προσφέρω, simberisi <  συμπεραίνω. Le verbe 
prosforisi n’est pas l’emprunt de l’anc gr. προσφορέω (Steph. VI. 2034), 
mais un dérivé de προσφορά. L’aor. des composés de γράφω ne s’est 
pas conservé ; on a catagrafisi, perigrafisi qui peuvent être considérés 
aussi comme les dérivés de catagrafie (<καταγραφή) et perigrafie (περι
γραφή). De même les composés de βάλλω présentent des -isi d’origine ana
logique (ex. paravalisi<παραβάλλω, παρέβαλα).

§ 67. 4. Les verbes en -arisi, -erisi <  -άρω, -έρω. On ne peut terminer 
cette revue sommaire des verbes d’origine grecque sans jeter un coup 
d’oeil sur cette importante catégorie. On sait que les verbes empruntés 
du français ou de l’italien passent en grec sous la forme de l’infinitif (ex. 
arrivare=- άρ(ρ)ιβάρω, controllare^-κοντρολάρω, (as)sicuraro σιγουράρω, cf. 
Thumb2, Sandfeld, LB. p. 55). Les plus anciens exemples de ce genre 
semblent remonter au XIVe siècle.1 Dans les textes publiés par M. J. 
Moravcsik (Il Caronte bizantino, Roma, 1930) on peut relever au moins

1 Le verbe άριβάρω est attesté à partir de 1300 (Χρον. Moo. Ποοοίμ., D.. I. 
950, Introd. p. i e) .
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trois verbes de cette espèce, à savoir πρατικάρω (--praticare), προμιττάρω 
(< promettere) et ρεσπον[ν]τάρω (-=rispondere). En 1445, dans une lettre 
de Jacques Crispos les verbes grecs d’origine italienne sont déjà très 
fréquents à tel point qu’ils se scindent en trois types nettement distincts :
1. -άρω, ex. κονφινάρω <  conf inare, φερμάριεχ jermare', 2. -έρω, ex. ντεφε- 
ντέροχ difendere,1 προμετέραχ promettere ; 3. -ίρω ex. κοντραδίρω-= con- 
tradire, μαντινίραχ mantenere vén. maintenir), (cf. Tr. 341). En 1626 
on peut relever le verbe κοντεστάρω (<  contestare) dans une lettre 
adressée par la commune de Venise à Georges Koresi, théologue, médecin 
et professeur (o. c. p. 362). Les verbes de ce genre ne sont pas rares dans 
les dictionnaires du XVIIIe siècle (de Somavera à Vendotis), et à la fin 
du siècle on peut en relever plusieurs exemples dans les documents grecs 
rédigés en pays roumain: corrispondere^-κορεσποντέρω (1787: διά và 
ίξείρη εκείνους όπου κορεσποντέρουν, Hurm. XIV. 3. ρ. 249), κορισπονδέρω 
(1789: με κεχαγιά να κορισπονδέρει, ο. C. ρ. 437), pretendere >  πρετενδέρω 
(1774—82: πρετενδέρουν ο. c. ρ. 214), interessare >  ίντερεσ[σ]άρω (1799: 
ή Ευγενεία του ίντερεσάρεται και διαφϋεντεύει αυτό το μούλκι όσον επιτρέ
πεται. ο. c. ρ. 500), attentare =-άττεντάρω (*1812: όχι μόνον δεν 
άττεντάρω εις τον βασιλέα, ο. c. ρ. 530, etc.). Pour se convaincre de la 
fréquence des verbes pareils dans les dialectes modernes, on n’a qu’à 
feuilleter les recueils de mots de G. Meyer où les verbes en -άρω et -έρω 
se comptent par dizaines. Néanmoins une petite difficulté semble surgir : 
d'une façon générale, le thème de l’aoriste de verbes en -ρ, -λ ne comporte 
pasdea(cf. Pernot, Gr. II. ρ. 116), et quelques exemples recueillis dans les 
textes du XVIIIe siècle semblent confirmer ce fait (1816 : và τρατάρρ τάς 
νποϋέσεις, Hurm. XIV. 3. ρ. 538 où nous voyons paraître le verbe 
τρατάρω qui est attesté aussi sous la forme de τρακταΐζω, v. Kretschmer, 
BZ. VII. ρ. 404). Heureusement cette difficulté n’est qu’apparente. 
M. Hatzidakis a établi dans un article substantiel qu’à côté des présents 
terminés en -άρω il y a souvent des doublets en -αρίζω et que par consé
quent l’aoriste d’un verbe comme άλλαργάρω ou άλλαργέρνω est, au lieu 
d’ άλλάργαρα. άλλαργάρισα (cf. σιγουράρω, aor. εσιγουράρισα, πρατιγάρω 
aor. έπρατιγάρισα, Λεξ. Άρχ. VI. ρ. 11, v. encore ΜΝΕ, I. ρ. 303 ss.). Les 
verbes enregistrés par G. Meyer ne font que confirmer cette constatation ; 
on y trouve, en effet, βιστηρώ et βιστηρίζω <  investire (Neugr. St. IV. 
p. 19), κιαμαρίζω «= chiamare (o. c. p. 35) κουραρίζα χ  curare (o. c. p. 40), 
μεριτάρω, μεριταρίζω «= meritare (o. c. p. 52), πενσαρίζομαι <  pensare

1 Dans D. le plus ancien exemple ne remonte qu’à 1624 (oi τελείnuïoi οπον 
έόηφένόεναν το κάστρο . . . ).
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(o. c. ρ. 70), στιμάρω, στιμαρίζω <  stimare (ο. c. ρ. 86).1 Dans certains cas 
les formes grecques sont encore plus variées : saltare, par exemple, est 
représente dans les divers dialectes par des variantes telles que σαλτάρω, 
σαλιαρίζω, σαλτώ, σαλταίνω, σαλτέρω, σαλτέρνω, σαλτεύω, σουτάρω, (ο. c. 
ρ. 79). Tout cela rend parfaitement probable la grande extension des 
aoristes en -άρισα qui sont attestés d’ailleurs aussi dans les textes grecs 
écrits dans les provinces roumaines (cf. une lettre d’Alexandre Mauro- 
cordato, datée du 26 octobre 1821 : δεν πρέπει và κομπρομεταρισϋρ ό 
ανϋρωπος, cf. Tr. ρ. 606). C’est à ce type qu’il faut ramener les verbes 
d’origine gréco-italienne comme balotarisï^ μπαλοτάρω, curarisi-= 
κουραρίζω, fundarisï «= φουντάρω (cf. Kretschmer, BZ. VII. ρ. 400), pichirisi 
(jadis : picarisï) «= πικάρω, sigurarisi<  σιγουράρω, sumaris'i«= σουμάρω, 
etc. dont les prototypes grecs sont usités jusqu’à nos jours. A cette 
première catégorie il faut ajouter une seconde, à savoir celle des verbes 
de type pretenderisi-^πρετεντέρω, qui, depuis le XVIIIe siècle, ont 
disparu aussi bien du grec moderne que du roumain.

Ces verbes que nous venons d’énumérer, ont suffi pour faire de la 
terminaison -arisï un suffixe particulièrement productif du roumain qui, 
dès les dernières années du XVIIIe siècle, commença à s’ajouter aussi 
aux verbes d’origine française. A l’avis de P. Eliade, (de phénomène 
linguistique le plus curieux ce fut l’introduction dans la langue de la 
conversation de mots français, auxquels on ajoutait des suffixes grecs 
et que l’on faisait varier à la roumaine, comme : amuzarisi, publicarisi, 
demisionarisl (Infi. fr. p. 361). Pour ces verbes hybrides cf. encore I. 
Iordan, Le français en Roumanie, Le français moderne, IL p. 331 ss., 
L. Gàldi, Problemi di geográfia linguistica nel rumeno del Settecento, 
Roma, 1938, p. 22 et l’étude que nous allons consacrer à cette question 
dans la Zeitschrift für franz. Sprache und Literatur où l’on trouvera 
aussi une liste des verbes les plus répandus.

§ 68. Les verbes en -os'u Contrairement à la p oly genèse des verbes 
en -isi, ceux terminés en -osi (dont le nombre surpasse à peine une dizaine) 
remontent presque sans exception au type -ώνω aor. conj. -ώσω. Les 
voici: afierosi^ άφιερώνω, αφιερώσω, catortosi^ κατορθώνω, κατορϋώσω, 
diorthosï-^διορϋώνω, διορθώσω, elefterosi<  ελευθερώνω, έλευϋερώσω, haracosi 
«= χαρακώνω, χαρακώσω, íntiposi -== εντυπώνω, εντυπώσω, litrosi <  λυτρώνω,

1 Dans les dictionnaires modernes la plupart des verbes en — άρω ont un 
aoriste en — άρισα ( — άρησα), ex. άρ(ρ)ιβάρω ~  άρριβάρησε (τό βαπόρι, D.), 
μπαρκάρω ~ (έ)μπάρκαρα ou — ισα (ΛΕΓ.), μπατάρω ~  (έ)μπάταρα ~  (ε)μπατάρισα 
(ib.), μπλοκάρω ~  (έ)μπλόκαρα ou — ισα (ib.), σιγουράρω ~ (έ)σιγονράρισα (ib.), 
φουντάρω ~  (ε)φουντάρισα (ib.), etc.
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λυτρώσω, (cf. elefterosi). Le verbe fandosi que M. Graur a récem
ment rapproché, au point de vue morphologique, du gr. ξεφαντώνω «se 
divertir» (BL. IV. 79) doit également entrer dans cette catégorie. 
Il en est de même pour le participe-adjectif mangosit «maladroit, propre 
à rien» qui représente non pas μαγκεύω (Tiktin949), mais plutôt μαγγώνω, 
μαγγώσω (BL. IV. 100). La dérivation de sclifosi fait difficulté : il est 
certain que sclivisi dérive de στίλβω ou στίλβω (στιλβόω) ou de στιλβώνω, 
σκλιβώνω, (Tiktin 1385), mais si sclifosi peut être rattaché également à 
σκλιβώνω, σκλιβώσω, cela doit rester, à notre avis, une question ouverte 
(le passage sémantique «s’attifer, se parer» -> «faire des simagrées» -> «sou
lever des difficultés» demande à être prouvé, v. Graur, BL. IV. 114—5). 
Quant à irosi, c’est une variante populaire de afierosi (dans ce cas il 
entrerait parmi les verbes que nous examinons), ou un reflet roumain 
de φυραίνω. Dans le dernier cas la terminaison serait d’origine analogique 
car elle ne peut remonter directement à l’aor. conj. [và] φυράνω. La 
variante chindosï, qui n’est qu’une forme dialectale de chindisi, reflète 
peut-être l’aor. de κεντρώνω (=  κεντώ), quoique la terminaison puisse 
s’expliquer aussi par l’influence des verbes en -osi. Chirdosi ne dérive pas 
directement de κερδίζω, mais plutôt du bulg. kerdosvam (Graur, BL. IV. 
105). Pour matosit v. Lex. Aux exemples que nous venons de citer, il 
faut encore ajouter deux composés de δίδω (aor. conj. δώσω), à savoir 
paradosi (παραδίδω, παραδώσω) et prodosi (-=■ προδίδω, προδώσω) qui sont 
assez fréquentes dans la langue de l’Époque Phanariote.

§ 69. Avant de passer aux combinaisons consonantiques de la 
désinance sigmatique, il faut faire le bilan de la productivité des ter
minaisons -isi et -osi en roumain. Nous savons que M. Pascu a soutenu 
que dans le roumain septentrional il n’y a aucun suffixe verbal d’origine 
néo-grecque. Les faits que les recherches modernes ont mis en lumière, 
ne permettent plus de souscrire à cette assertion. Outre la fréquence du 
suffixe -arisi dont nous avons parlé ci-dessus (§ 67), il y a bien des cas 
où l’on peut démontrer la présence d’un suffixe -osi ou -osi en roum. 
septentrional aussi. Quant au dernier, M. Graur vient de mettre en relief 
(BL. IV.) que celui-ci est devenu en roum. un suffixe expressif, s’ajoutant 
à des radicaux de caractère onomatopéique (bolborosi, boscorosi, cocorosi, 
momorosi, etc.) et indiquant soit un bruit indistinct (bolborosi «bal
butier», carvosi «gronder», mormorosi «marmotter», torosi «bavarder»), 
soit des actions répétées (cârcosi «travailler lentement», cliposi «som
meiller»), soit enfin des actions désagréables (chiflosi «écraser» cf. hon
grois cáfol «fouler ; réfuter»), chirfosi «rouler par terre» (cf. chirfosealâ 
«tapage joyeux» Damé). Le caractère expressif de ce suffixe parait être
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moins prononcé en aroum. où l’on a relevé les dérivés suivants : afun- 
dusescu «submerger» (< afundedzu) , ariciusescu «s’ébouriffer» (<ariciu 
«hérisson»), aruvursescu «s’abîmer» (cf. bulg. rovia «bêcher, creuser»), 
ciudusesc «s’étonner» (équivaut à ciudescu), dîngusescu «remplir» (<dînga 
«rempli»), limnusescu «être stupéfait» (<lemn «bois»), mustusescu «se 
transformer en vin doux» (<must «moût», cf. Pascu, Suf. pp. 504—5). 
Pour ce qui est du suffixe -isi, sa productivité n’est pas comparable à 
celle de -osi. Celui-ci a donné naissance à une série de mots qui sont même 
aujourd’hui d’un usage fréquent dans la langue populaire, tandis que les 
dérivés formés à l’aidé du suffixe -isi — de même que ceux terminés en 
-arisi (§67) — avaient une vie bien éphémère. Rappelons, à titre d’exemple, 
amanetarisi «hypothéquer» (<amanet «dépôt, gage»), bâhtisi «ennuyer», 
lehametisi (ou lehàmeti) «se dégoûter, en avoir jusqu’au cou» (<ruth. 
lyho ,mauvais, malheureux’ + mite cf. pasàmite, cogemite, DEnc. 704), 
màgulisï (ou màguli) «flatter, cajoler» (ex. 1848 : vorbe magulisitoare, 
Anul 1848 III. 230), personisi «personnifier» (* 1812 : (Latinii) personisesc 
patimile §i vartu^ile, Budai-Carda§ 17), predanisi «offrir» (ex. 1825 : 
carte . . . sfinteî bisericï afierosita §i predanisita, BS. III. 450 ; un dérivé 
de predanie, Tiktin 1240), predstavlisi (pristavlisi) «transmettre, remettre» 
Tiktin 1262 ; c’est un reflet du russe npncTaujiHBaTb, stavilarisi «empê
cher» (cf. Gorovei, Contrib. Stamati 14, Doc. Putn. II. 188, <stavilâ 
Tiktin 1488). Les cas du type màgulï ~ màgulisï s’expliquent probable
ment par les réductions du suffixe -isi à un -i simple dont il sera question 
plus loin (cf. § 73). Dans certains cas les suffixes -(a)disi ~ -(a)tisi (§ 62) 
et -arisi s’emploient alternativement, ex. 1823 : teslimatisi (U. XIII. 
353) ~ 1829: teslimarisi (Iorga, Kotzebue 12,-= turc teslirn «transmission» 
cf. Tiktin 1582).1 Cf. le subst. déverbal ciceronisit (D. Zamf,).

§ 70. Les verbes en -psi (-fsi, -vsi). Les verbes à radical labial, 
dont le nombre ne semble pas dépasser une vingtaine, continuent, la 
plupart du temps, des verbes grecs en -ενω. Dans ce cas les terminaisons 
sont des plus instables et c’est précisément ce qui sépare les verbes 
phanariotes de ce genre aussi bien des verbes à thème labial des épo
ques antérieures que des verbes analogues des dialectes sud-danubiens. 
En réalité dans les cas tels que lipsï (aroum. lipséscu, alb. lipsem «= λείπω, 
λείψω), procopsi (aroum. prucupséscu, bulg. procopsvam, alb. prokôps 
<  προκύπτω, προκόψω) les variantes attestées ont sans exception un 
thème terminé par -ps-, tandis que dans le cas des verbes plus récents,

1 II est à remarquer que les verbes roumains usités dans le parler grec des 
Principautés subkarpathiques sont toujours munis du suffixe —  ίζω, ex implini  >  

ίμπληνίζω, jâfui >  ζαφουίζω, c is lui >  τζισλουίζω etc. cf. p. 18— 9, note.
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les variantes présentent soit une plosive, soit une spirante labiale. Il 
est à remarquer que les trois aboutissements que nous avons signalés 
plus haut, n’ont pas tous la même valeur puisqu’il ne convient de distin
guer que deux types principaux, à savoir -psi qui représente un aoriste 
en -ψα et -fsi ~ -vsi qui sont les correspondances plutôt graphiques que 
phonétiques des aoristes littéraires en -ευσα type : πιστεύω, aor. επί- 
στενσα et επέστεψα ; χορεύω, aor. εχόρευσα et εχόρεψα, cf. Capos, Gr. 
p. 147 ; dans la langue parlée c’est la désinance -ψα qui a pris le dessus,
V. Thumb2, p. p. 124). Comme des verbes peuvent avoir même en grec 
deux formes d’aoristes, il n’est pas étonnant de retrouver dans leurs 
reflets roumains le même dualisme qui pourtant n’est pas obligatoire, 
ex. cabulipsi-^καμπουλεύω, καμπονλέψω, chindinefsi <  κινδυνεύω, κινδυνεύσω, 
colachefsi-^κολακεύω, κολακέψω, -εύσω, diaf endevsi, (diaf endepsi, diefendipsi, 
defendivsi, etc.) <  διαφεντεύω, διαφεντέψω, -εύσω, discolefsi (discolepsi)
<  δυσκολεύω, δυσκολέψω, -εύσω, emberdevsi {ember dop sit, îmberdosit)
<  [ ε]μπερδεύω, [ε]μπερδέψω, epitropevsi «= επιτροπεύω, επιτροπεύσω, ho- 
nipsi-^ χωνεύω, χωνέψω, molipsi -= μολεύω, μολέψω, murdaripsi^ μουρδα- 
ρεύω, μουρδαρέψω, politevsi-^ πολιτεύομαι, etc. C’est ici qu’il faut 
rappeler aussi les débris de quelques autres catégories, à savoir apolapsi 
qui dérive de l’aor. conj. άπολάψω du verbe απολαύω ainsi que de deux 
composés de βλέπω, apovelepsi qui remonte à αποβλέπω, άποβλέψω et 
paravlepsi qui dérive de παραβλέπω, παραβλέψω. En roum. septentrional le 
suffixe -psi n’est pas devenu productif ; pour les dérivés qu’il a créés en 
aroum. cf. Pascu, Suf. p. 403 et Geagea 252.

§ 7i. Les verbes en -xi. De même que dans les dialectes sud-danu
biens et les autres parlers balkaniques, cette terminaison peut remonter 
soit au type -άζω, aor. conj. -άξω, soit à celui de -έχω/-έξω.

1. -xi ~ -άζω, aor. conj. -άξω, ex. fandaxi-^ φαντάζω, aor. conj. 
φαντάξω, hâràxi <  χαράζω, aor. conj. χαράξω, piraxï -= πειράζω, aor. 
πειράξω, spudaxi-^ σπουδάζω, aor. conj. σπουδάζω, cf. (aroum. tâcsescu, 
mégi, tàcses, alb. taks, bulg. taksuvam, «promettre»-= τάζω, aor. conj. τάξω).

2. -xi ~ -έχω aor. conj. -έξω, ex. catatrexi <  κατατρέχω, aor. conj. 
κατατρέξω, (cf. aroum. (a)pândàcsescu «attendre» <  άπαντέχω, aor. 
conj. άπαντέξω). On peut y ajouter aussi le verbe catadixi «daigner» qui 
remonte à καταδέχομαι.

3. On n’a encore à nommer que quelques cas isolés comme profilaxi
<  προφυλάττω, aor. conj. προφυλάξω, prof taxi -= προφϋάνω, aor. conj. 
προφέλάσω et avec changement de suffixe -asi< axi \ catadixi «condamner»
<  καταδικάζω, aor. conj. καταδικάσω, (cf. aroum. pilicséscu^ πελεκίζω, 
aor. πελεκίσω).
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Le suffixe -xi, presque inconnu en vieux-roumain (mais cf. ticsi, 
îmbâcsi, mots d’origine douteuse), n’a pas servi à former de dérivés 
nouveaux.

§ 72. Cas (Γalternance et de confusion. Gomme tous les verbes 
d’origine grecque (à l’exception de ceux que nous examinons plus bas, 
§ 73) se terminent en -si, il est naturel de constater un petit nombre 
de flottements et de confusions de suffixes. C’est l’élément labial des 
terminaisons -psi, -vsi, -fsi (dont l’instabilité à l’intérieur de la catégorie 
même a déjà été signalée plus haut, cf. § 70) qui dans certains cas tend 
à disparaître, ou à s’introduire même là où sa présence n’est pas 
étymologiquement motivée. L’éléments labial disparaît dans les cas 
suivants : diafendevsi <  deafendesi, discolefsi «= discolisi, epitropevsi «= epi- 
tropisi, sigurips'K sigurisi. Quant à ritorisi, il est impossible de dire si 
c’est une variante à thème délabialisé de ρητορεύω ou un dérivé de 
ritor (<ρήτωρ) formé à l’aide du suffixe -isi (cf. § 69). Le cas contraire 
c’est-à-dire l’introduction d’un élément labial anorganique est de beau
coup plus rare : nous n’en connaissons qu’un seul exemple certain. 
προσκαλώ, -έσω aboutit à proscalisi (cf. § 68), mais à côté de cette forme 
on a aussi une variante prascalepsi, dont Ve s’explique par la désinance 
de προσκαλέσω, mais dont le p est dû à l’analogie des verbes terminés par 
-psi. Dans le cas de hârâxi <  hàràpsi le changement de suffixe paraît 
être en relation avec le traitement -cs->-ps- (ex. lexicon =~ lipsihón, cf. 
§ 14, BL. IV. 39). La propagation du suffixe -xi (cf. § 71) n’est attestée 
que dans deux cas isolés: paradosi> paradoxi, proftasi> prof taxi. Pliro- 
forisi> pliroforosi n’est qu’un fait d’assimilation progressive, mais 
epichirisi (<  επιχειρώ! )>  epichirosi est un changement de suffixe au 
vrai sens du mot (cf. φαντάζω ~ fandaxi, fândàsi, fandosi).

§ 73. Les procédés d'adaptation. L’on connaît l’opinion de Jean 
Heliade-Ràdulescu sur les verbes terminés en -si («având» pânà acum 
a face eu Grecii, ne am’ înva^at sä sisiim §i sä pipiriinv>) et aussi le 
conseil qu’il a donné, en 1828, pour éviter ces formations peu sonores : 
«nu ne uitäm cä verburile formare, recomandare sunt de 1-a conj. §i câ 
trebue a se zice a§a : infinitivul’ a forma §i formare . . .  la singurit’ forma 
. . . sau formezm (BS. III. p. 590). En 1840 il recommande de remplacer 
siguripsire par asigurare, interesarisesce par intereseazä (cf. Ist. §c. IL p. 
186). Ses paroles font témoignage d’une conscience linguistique assez 
développée dont le niveau intellectuel ne peut même pas être comparé 
à l’état de langue des Albanais, des Aroumains ou des Méglénites. Ceux-ci 
n’ont jamais fait d’efforts pour éliminer de leur langue les verbes grecs 
ou pour en arranger les terminaisons selon le génie de leur idiome. En
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roumain, au contraire, on peut observer, même avant Héliade, bien 
des procédés d’adaptation dont le seul but était de faire disparaître un 
bon nombre de suffixes sigmatiques. Ces moyens peuvent être classés 
en deux catégories :

1. Le suffixe -isi se réduit à -î, étant donné qu’un seul i suffit pour 
faire entrer le verbe dans la 4e conjugaison. Après un exemple au XVIIe 
s. (1622: mräturim <  märturisim, Ghib. Isp. Zap. II. 1. 53) et un autre 
au début du XVIIIe siècle, (1715 : apofasi), ce procédé devient assez 
fréquent vers la fin du XVIIIe siècle (1775: adiafori, 1790: simberi 
-=συμπεραίνω, 1795: prirofori, 1816: protimi, 1825: evgheni·, cf. stolisï 
>stoli dans la langue populaire contemporaine).

2. Un autre procédé d’adaptation qui a abouti en dernière analyse 
à l’effacement de presque tous les suffixes verbaux de l’Époque Phana- 
riote, consiste dans les diverses substitutions de suffixe. Outre les cas 
sporadiques de -isi-= -ui (parastisi-= párástul) et les croisements occasion
nels (catahesârire-^ catehisare x catehisire) on doit signaler deux traite
ments fort répandus :

1. Le suffixe -isi cède sa place au suffixe -izà(<fr. -iser, lat. -isare, 
cf. Pascu, Suf. p. 423), ex. aeris'K aerizà, caracterisi-^ caracterizà. Pour 
favorisi-^ favorisà cf. l’opinion d’Eliade, Ist. §c. I. 339.

2. Le suffixe -isi disparaît et le verbe passe à la l re ou à la 3e 
conjugaison, ex. costisi=- costà (cf. fr. coûter, it. costare). On peut ranger 
dans cette catégorie la plupart des anciens verbes en -arisi (cf. § 67) : 
abonarisi> abonà, acompaniarisi> acompanià, adresarisi> adresà, ata- 
car isi atacà, ocuparisi =- ocupà ; pretinderisi =- pretinde, debatarisi ~ de- 
(s)bate. Les débuts de ces réfections remontent aux premières décades 
du XIXe siècle (mais cf. publica[re\ 1790: U. III. 407). Sur ce point 
celui qui s’occupera des gallicismes du roumain, pourra donner des 
précisions plus détaillées.

3. S ém an tiq u e

§ 74. Généralités. Pour comprendre l’évolution sémantique des 
éléments néo-grécs de l’Epoque Phanariote, il faut toujours tenir compte 
d’un fait particulièrement important : la plupart de ces mots, loin 
d’être de véritables m o t s  d’e m p r u n t (Lehnwörter), ne sont que 
des é l é m e n t s  é t r a n g e r s  (Fremdwörter), incorporés pour 
quelque temps dans le vocabulaire de la langue roumaine. C’est pourquoi 
ces néologismes, sans s’assimiler aux mots héréditaires, gardent si fidè
lement leur aspect phonétique et leur contenu, c’est-à-dire leur signifi
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cation. Ce conservatisme s’explique avant tout par le bilinguisme gréco- 
roumain des classes cultivées. Tous ceux qui étaient eux-mêmes d’origine 
grecque, ou qui cherchaient à imiter la façon de parler, les tournures 
quotidiennes des Grecs immigrés, faisaient bien attention à intercaler 
ces néologismes dans leurs phrases roumaines au même sens que ces 
mots avaient dans la langue grecque de l’époque. C’est pourquoi on a 
emprunté aux Grecs non seulement des mots isolés, mais aussi des 
phrases clichées, comme a luà adichisit cuiva «faire tort à qqn.» 
(<κάνω άδικον) ou a aveà paraxenii «avoir des caprices» (<εχει παραξε
νιές). Comme il s’agissait souvent de mots inconnus pour la plupart 
des lecteurs roumains, on prit l’habitude d’ajouter aux mots grecs les 
termes roumains correspondants. Voici quelques exemples de cet usage 
bizarre : 1715 : lunca care merge pânâ la a h u r i a ,  a d e c a  l a 
g r a j d i u r i (cf. ahuria, Lex. s. v.) ; même date : care c a t a d i c h i 
§ i n e v o i e vâzându-o §i un popà (cf. catadichi, Lex. s. v. et voir 
encore dihonie, écdosis, englimâticon, engômion, etc. ; p. 86).

§ 75. Conservation fidèle des nuances sémantiques des mots grecs. 
A propos de cette particularité dont nous avons déjà parlé plus haut, 
il convient de faire observer qu’il y a quelque mots qui paraissent reflé
ter non seulement les acceptions que les termes correspondants ont 
prises dans la langue moderne, mais aussi celles qui étaient propres aux 
mêmes mots en grec ancien. C’est ce que nous constatons dans le cas 
de politicos «poli, gentil, courtois» (mais politic «homme d’Etat, homme 
politique !»). Etant donné que le grec πολιτικός ne s’emploie pas en ce 
sens (cf. Vlachos 726 : πολιτικός, «civil, bourgeois, politique, civique» ; 
Hép. II. 1181—2 : «bourgeois, civil, politique») et qu’il ne paraît avoir 
eu ce sens en grec ancien non plus (πολιτικός «I. de citoyen II. de l’Etat, 
qui concerne l’Etat, III. qui a la faveur de ses concitoyens, populaire, 
IV. capable de vivre en société, sociable» Bailly II. 1587), il faut suppo
ser qu’il s’agit de l’influence de l’adverbe πολιτικώς que Rhosopoulos a 
enregistré au sens de «bürgerlich, civilrechtlich ; a r t i g ,  h ö f 1 i ch». 
Mais à notre avis ce sens ne paraît pas être très général en grec moderne, 
car dans Hépitès, p. e. on n’en trouve pas la moindre trace (pour dire 
poli, poliment on se sert plutôt des termes ευγενικά, ενγενώς). Il est 
donc bien probable que ce sens n’est qu’un reflet tardif des acceptions 
que l’adverbe πολιτικώς avait eues en grec ancien et qu’il a encore parfois 
en grec moderne aussi (πολιτικώς «I. comme il convient à des citoyens, 
c. à. d. dans l’intérêt des citoyens, 2. en bon citoyen, II. avec douceur, 
avec bienveillance» Bailly II. 1587—88; cf. une remarque de Steph. : 
«Dionys. De arte rhet. c. 1. p. 232 . . . très elocutionis modos in orationi-
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bus panegyricis adhibendos affért, το άφελώς, το σεμνώς, το πολιτικώς 
λέγειν, quorum primum simplicitatem, secundum gravitatem, ter- 
tium elegantiam et urbanitatem quandam désignât», Thés. VI. 1356, v. 
encore Plut. Mor. p. 776 B «ubi πολιτικοί manifeste dicuntur homines 
elegantiores, c o m m o d i s  et p o l i t i s  m o r i b u s  (!) praediti», 
1. c.).1 Inutile de remarquer que les acceptions anciennes de politicà en 
roumain (1. «politesse, courtoisie», 2. «étiquette», v. Tiktin 1205 et Lex. 
s. v.) s’expliquent également par l’influence de πολιτικώς et politicos.

Pour voir qu’on cherchait à rendre en roumain aussi les diverses 
nuances sémantiques des formes verbales, il est utile de jeter un coup 
d’oeil sur les correspondances des verbes actifs et passifs dans la langue 
d’emprunt. Sinorisi est un verbe transitif quand il correspond à σννορώ 
(verbe de caractère archaïque, cf. VI.), au sens de «s’apercevoir, remar
quer, reconnaître» ; mais il devient réfléchi quand il sert à traduire 
συνερίζομαι (σννορίζομαι) au sens de «prendre garde à, faire attention 
à». On dit ne-am agrichisit, parce que c’est une transposition parfaite 
de άγροικηίληκαμεν «nous nous sommes entendus». En revanche, quand 
la forme passive n’est qu’un élément purement formel, presque dépourvu 
de fonction sémantique, il ne se reflète pas en roumain. C’est pourquoi 
μεταχειρίζομαι est rendu par metahirisl et non pas (a) * se metahirisi.1 2

§ 76. Collisions homonymiques. Il arrive parfois que deux verbes, 
qui à l’origine n’avaient rien de commun, aboutissent en roumain à une 
seule et même forme : πλανώ «promener, égarer, tromper, séduire» et 
πλανίζω «raboter» donnent également planisi. Les deux planisi, à savoir 
celui qui veut dire «séduire» (forme transitive) ou «se laisser séduire, 
céder» (forme réfléchie) et celui qui est enregistré dans les dictionnaires 
au sens de «aplanir, égaliser, raboter», vivent côte à côte jusqu’au mo
ment où un troisième radical homonyme vient se mêler à ces néologismes. 
Dans l’Histoire Universelle de loan Piuariu Molnár (1800) planisire 
veut dire non pas «séduétion» ou «rabotage» mais «projet, conception» 
(planisiri départe càutâtoare «des projets d’envergure, de longue portée»), 
sous l'influence visible du latin planum. L’auteur et le moment où cette 
acception est attestée, sont également significatifs : Molnár est originaire 
de Szeben, c’est-à-dire de la zone frontière de la pénétration des mots

1 Dans le dictionnaire de Brighenti πολιτικός est traduit par «civile, cortese, 
colto», e πολιτικόν, comme mot vulgaire, par «cortesia, civiltà». Ces acceptions 
semblent être relativement peu répandues.

2 II est à remarquer que les verbes déponents passent en roumain non sous la 
forme de leur aoriste «passif», mais sous celle qu’ils devraient avoir à l’aoriste s’ils 
étaient des verbes actifs (cf. πολιτεύομαι ~  politevsi, § 70, καταδέχομαι ~ - cata- 
dixi, § 72, 2).

9
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«phanariotes» en Transylvanie (v. p ...). Comme dans la langue roumaine 
de sa ville, bon nombre de néologismes grecs étaient en usage, il connais
sait bien la catégorie nouvelle des verbes en -isi(re), mais il se servit 
de cette terminaison pour dériver un verbe non pas du grec, mais du 
latin, <dangue savante» de la province à laquelle il appartenait.1

Il serait facile de multiplier les exemples de ce genre. Catadixï 
correspond généralement à καταδέχομαι et c’est, comme en grec, un 
verbe de politesse (cf. p. 45). Quand quelqu’un veut transposer en rou
main le verbe καταδικάζω «condamner», il en fait *catadicasi qui est pres- 
qu’aussitôt assimilé en *catadichisi.1 2 *Catadichisi et catadixï sont des 
formes trop semblables pour vivre côte à côte. On finit donc par dire 
catadixï aussi au sens de «condamner» (cf. les deux exoflisï).

En d’autres cas même des formes très similaires, voire d’origine 
commune gardent leur indépendence. Ainsi πολιτεύομαι a donné deux 
variantes en roumain, à savoir politevsi (politefsi) et politifsi, et cha
cune des ces formes correspond à une autre nuance sémantique du mot 
grec primitif. Politifsi dont l’aspect phonétique rappelle de très près 
politic, politic, politicï veut dire «être en vigueur» cette signification est 
parfaitement identique avec l’acception juridique de ce verbe en grec 
moderne («v ο μ. être en vigeur»Vl.)· En même temps politevsi ~ politefsi, 
comme verbe transitif, signifie tout autre chose, à savoir «tromper, 
promener». Il faut encore remarquer que ni politifsi «être en vigueur», 
ni politevsi «tromper» n’a empiété le domaine de politisi qui, représentant 
le grec πολιτίζω, signifie «civiliser» (cf. politisirea neamului omenesc «la 
civilisation humaine»). Pour fandasi ~ fandaxi -  fandosi il suffit de ren
voyer aux articles y relatifs de notre Lexique.

Le cas de planisi I «tromper», planisï II «raboter», et planisï III 
«projeter» a déjà fait entrevoir la possibilité de la collision des mots 
«phanariotes» avec les néologismes ultérieurs et d’origine non-grecque 
du roumain. A cet égard il y a des exemples qui sont encore plus instruc- 
ctifs. Dans la vieille langue categorisi voulait dire, comme le ngr. κατηγορώ, 
«accuser, blâmer, calomnier, médire». En réalité ce fait n’est guère 
étonnant puisqu’à côté du verbe κατηγορώ on a aussi un substantif 
κατηγορία, signifiant «accusation, blâme» et qui a passé en roumain sous 
la forme de categorie. Néanmoins, au cours du XIXe siècle, cette acception

1 Pour l’importance de ce verbe cf. encore L. Gáldi, Problemi di geográfia 
linguistica nel rumeno del Settecento, Roma, 1938, p. 17 et A XVIII. századi 
oláh nyelv jövevény szavai, Magyar Nyelv, X XX V. p. 13.

2 II fau t rem arquer q u ‘on p o urra it penser aussi à la chu te  de Γα a tone, comme 
nous l ’avons supposé plus h au t (§ 2).
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de caractère néo-grec du substantif s’est effacée, parce qu’on a commencé 
à identifier cette forme nominale avec lat.-it. categoria, fr. catégorie, etc. 
qui sont loin d’avoir une valeur péjorative. Au point de vue morphologi
que, le verbe categorisi, qui a survécu à l’Epoque Phanariote, n’a pas 
subi de changement, mais quant à sa signification, il a dû suivre l’évolu
tion sémantique du substantif auquel il restait morphologiquement lié 
dans la conscience linguistique des sujets parlants. C’est pourquoi on 
emploie actuellement categorisi non pas au sens de «blâmer, calomnier», 
mais dans celui de «classer, catégoriser». Dans ce cas c’est donc une 
forme ancienne qui a pris une acception moderne, par la superposition 
d’un néologisme ultérieur. En même temps on a des exemples aussi 
pour le procédé invers, quand le mot ancien s’adapte à l’aspect phonéti
que des néologismes récents, tout en gardant sa signification primitive. 
Le mot ενέργεια a passé en roumain sous la forme de enérghie où l’accent 
et le gh conservé (cf. § 19) excluent la possibilité d’une dérivation de fr. 
énergie. Au courant du XIXe siècle on a pourtant introduit en roumain 
le néologisme energie, qui peut correspondre aussi bien à Fit. energia 
qu’au fr. énergie. Le dï de la forme nouvelle n’a pas manqué d’agir sur 
le gh du mot ancien. Toutefois le sens primitif de enérghie ne s’est pas 
effacé d’un jour à l’autre, et c’est pourquoi on rencontre en 1848, c’est 
à dire à un moment de transition linguistique, la donnée suivante : 
«instruc^iile privitoare pe ramul doctoresc . . . asigureaza e n e r g i a  
a c e s t e i  s l u j b e »  (Anul 1848 I. 149). Dans cette phrase on voit 
apparaître la forme moderne du mot (energie), mais, malgré l’innovation 
phonétique, l’ancien sens s’est maintenu. Au point de vue sémantique 
c’est bien le grec ενέργεια qui se rapporte souvent à l’activité d’une 
certaine institution ou d’un organe officiel (cf. αναστέλλω την ενέρ
γειαν τής δικαιοσύνης «suspendre le cours de la justice» VL). Dans les 
langues romanes d’Occident it. energia, fr. énérgie seraient absolument 
inimaginables dans une phrase pareille.

§ 77. Création d'acceptions nouvelles. Sous ce titre nous allons 
passer en revue quelques innovation sémantiques particulièrement 
intéressantes.

ajierosi (^αφιερώνω) était d’abord un terme religieux indiquant 
tout ce qu’on offrait aux monastères et aux lieux saints d’Orient. Le 
mot a subi de bonne heure des altérations phonétiques. D’abord la 
forme classique aussi, c’est-à-dire ajierosi, mais plus tard surtout les 
variantes populaires, à savoir afirosi, firosi, irosi ont pris une nuance 
péjorative et sont devenus autant de synomine de «gaspillage». Etant 
donné que firosi ~ irosi s’emploie aussi au sens de «s’écouler», il s’agit

9*
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peut-être de l’influence du verbe φυραίνω «s’écouler, diminuer, sécher». 
Cela n’exclut pourtant pas la possibilité d’un changement de sens spon
tané («offrir, consacrer qch. à un monastère grec» «gaspiller son argent»), 
qui semble être suffisamment motivé par la psychologie du peuple 
roumain. Le verbe fandaxi (·=φαντάζω «faire de l’effet, se voir, être 
voyant» P.) qui a pris en roumain le sens de «gaspiller (par le luxe, par 
la vie mondaine)», se rapporte également au luxe démesuré des Grecs 
et au gaspillage qui en résulte.

epistimie ou plutôt epistimuri (cf. § 39) qui en grec veut dire 
«science» en général επιστήμη), a pris en roumain le sens de fr. 
«sciences» (cf. Iorga, ILR. XIX. 1. p. 13, Ins. Ie§. I. 1. p. 535). C’est 
en réalité un gallicisme masqué par la forme grecque du mot.

iconomicôs (οικονομικός), qui en grec ne signifie généralement 
que «économique, financier» est usité aux XVIIIe—XIXe siècles au 
sens de «frauduleux» (ex. 1785 : puind temei de cuvant . . . ca ar fi zapisul 
iconomicos «objectant . . . que l’acte de vente est frauduleux» ADDR. 
I. p. 85). En 1836 une «faillite frauduleuse» est indiquée par l’expression 
iconomicos faliment (Cat. ms. I. p. 339). Ce changement de sens est 
très bizarre, mais il n’est pas difficile de l’expliquer par des motifs psy
chologiques, puisque la falsification d’un document ou un «iconomicos 
faliment» est toujours une action qui est mise au service des intérêts 
f i n a n c i e r s  ou é c o n o m i q u e s  de quelqu’un. Il paraît que 
les origines de cette évolution sémantique remontent à l’idiome des 
provinces roumaines.1

paradosis signifie non seulement «enseignement» comme en grec 
(παράδοσις) mais aussi «salle de classe». L’évolution sémantique paraît 
avoir été la suivante : sala de parddosis -> parddosis. C’est donc un cas 
d’attraction sémantique.

plictisi, comme verbe réfléchi, réunit les deux sens de «s’ennuyer»

1 Les mots οικονομία et οικονομικός paraissent avoir ce sens dans un docu
ment de *1740, où il s’agit d’un testament frauduleux :

μη ενον άλλως την χρηματικήν του τελεν- 
τήσαντος περιουσίαν συναχ&ήναι καί είς 
τάς διορισϋείσας ελεημοσννας επιδοϋήναι, 
f i μη τή τοιαντη κατ’ οικονομίαν υποκρίσει 
τής ομολογίας.

ή όπωςδήπως καϋ·’ ύπόκρισιν οικονο
μική γενομένη ομολογία ώς μηδε γεγονυία 
τδ παράπαν λογίζεται.

nefiind altfel cu putinpí a se stränge 
averea räposatului §i a se da la miloste- 
niile orânduite decât numai printr’o 
astfei de fäfärnicie cu «iconomie» (§ire- 
tenie) a înfelegerii.

Hurm. XIV. 2. p. 1101.
în^elegerea fäcutä oricum en fâpir- 

nicie de «iconomie» se socoate ca una 
ce nu s’ar fi încheiat.

ibid.
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et «être fâché». Comme le ngr. πλήκτω, πλήττω ne signifie que «(s’)ennuyer, 
(s’)embêter», il est assez probable qu’il s’agit de l’influence de fr. s'ennu
yer, ennui. Pour dire «ennuyer» on a d’ailleurs aussi un second verbe 
d’origine grecque : c’est ajînisï qui dans la langue ancienne était usité 
sous la forme de afanisi, («anéantir, ruiner») en un sens beaucoup plus 
rapproché de l’acception néo-grecque (cf. αφανίζω),

tombatérà «vieilles modes, vieilles costumes; qui tient aux vieilles 
modes» est identique à l’acc. τον πατέρα qui devait être extrait des phrases 
du type «(celui qui imite) le père» (cf. DEnc. 1311). Ce mot désigne 
souvent aussi une espèce de couverture de tête.

Les expressions populaires comme a pune ambacul pe cineva «avoir 
des soupçons» (où ambac dérive de άμπακος «tablette d’ardoise») posent 
des problèmes très délicats. Pour les expliquer, il faudrait avoir fait 
des recherches spéciales de folklore et de dialectologie, et c’est pourquoi 
nous ne pouvons pas les soumettre ici à un examen détaillé. Les expres
sions telles que ξεύρει τον άμπακο «il sait tout», τον εχραλλε τον άμπακο 
«il lui a chanté sa gamme» entreraient difficilement en ligne de compte. 
Les calques d’origine grecque que M. Pascu a cherché à découvrir en 
roumain (Rev. Crit. X. 127), même si leur provenance était démontrée 
d’une manière satisfaisante, seraient certainement antérieurs au XVIIIe 
siècle.





I V .

L E X I Q U E

A v e r t i s s e m e n t
Nous jugeons nécessaire d’attirer l’attention de l’usager du présent Lexique 

sur les faits suivants :
1. Parmi les mots d origine néo-grecque de la langue roumaine nous avons 

rangé dans ce Lexique
a) ceux dont la pénétration peut être fixée au XVIIIe siècle, soit d’après 

les indications des grands dictionnaires modernes, soit d’après les données que 
nous-mêmes avons relevées dans les textes de l’époque ;

b) ceux dont nous n’avons pas réussi à démontrer l’existence en roumain 
a v a n t  le XVIIIe siècle, et que Murnu n’avait pas enregistrés parmi ses éléments 
«préphanariotes» ;

c) et enfin ceux qui, quoique non attestés dans les monuments linguistiques 
de l’Epoque Phanariote proprement dite, doivent être mis en rapport avec l’at
mosphère spirituelle de cette période (cf. costisi, plixis, sindrojie, stolisi, etc.). Dans 
la plupart des cas, ces derniers appartiennent à la langue parlée ce qui suffit pour 
expliquer leur absence dans les sources écrites (cf. p. 88).

2. Dans tous les cas où il s’agissait d’un mot déjà connu, nous avons renvoyé 
aux dictionnaires modernes où le mot-souche est enregistré. Pour les lettres A —C 
et F—I  notre principale source lexicographique était naturellement le grand Diction
naire de l’Académie Roumaine, pour les autres lettres le Dictionnaire Roumain— 
Allemand de Tiktin. Pour la langue ancienne nous avons tenu compte aussi des 
indications qui se trouvent dans l’Etymologicum Magnum Romániáé de Hasdeu 
(A—B), ainsi que des travaux de Cihac, Damé, §aineanu et Laurian—Massim. 
Pour la langue moderne notre guide principal était le Dictionnaire Encyclopédique 
de Candrea et Adamesco. En outre, il y a des renvois au dictionnaire trilingue et 
jusqu’ici inédit d’Antoine Predetici de Naszódy (1793) dont l’unique manuscrit se 
trouve dans la bibliothèque de l’Evêché gréco-catholique de Nagyvárad. Nous 
avons pu le consulter en été 1932,1 grâce à la bienveillance du Révérend Père 
Tàutu, bibliothécaire de l’Evêché, à qui nous tenons à exprimer ici nos vifs remer
ciements.

3. Nous avons attaché une importance toute particulière à la datation de nos 
exemples (cf. p. 70 etsuiv.). L’année qui est indiquée avant une citation, est la date 
r é e l l e  (ou approximative) de la rédaction ou de la première édition du texte 
en question et non pas celle de la transcription (ou de la réimpression). Certaines 
raisons pratiques nous ont obligé à recourir presque toujours à des éditions moder
nes, pour la date desquelles nous renvoyons une fois pour toutes aux Abréviations. 
Les dates approximatives sont marquées d’un astérisque (*). Inutile de dire que 
les «premières mentions» qu’on trouvera dans le Lexique, n’ont qu’un caractère 1

1 Cf. L. Gâldi, L’influence de la lexicographie hongroise sur la lexicographie 
roumaine, Revue des Etudes Hongroises, 1933, p. 56.
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tout à fait provisoire ; quand nous aurons l’occasion de consulter les ouvrages 
qui nous étaient inaccessibles jusqu’ici, nous y apporterons nous-même des addi
tions et des corrections. Mais les dépouillements lexicologiques ne sont-ils pas tou
jours interminables, même quand il s’agit d’une période nettement délimitée?

4. Dans la partie étymologique (qui est précédée du signe : Et. :) le sens 
du mot grec n’est indiqué que là où il diffère sensiblement de celui du mot roumain. 
Les mots aroumains, bulgares et albanais ne sont cités qu’à titre de comparaison, 
sans qu’on en veuille tirer des conclusions pour la circulation et la chronologie de 
ces divers emprunts. Quoique nous ne croyions pas que les éléments phanariotes 
puissent être mis en rapport direct avec les termes correspondants de l’aroumain 
(sauf quelques cas comme ghiovàsi, cf. Lex., s. v.), il est pourtant intéressant de 
voir côte à côte ces deux séries de reflets de la langue néo-grecque dans deux embran
chements du roumain. En parcourant la liste des emprunts qui sont communs à 
l’aroumain et au roumain moldo-valaque du XVIIIe siècle, on voit aussitôt que 
l’introduction des termes grecs dans la langue des Principautés danubiennes fut en 
réalité une espèce de «balkanisation» en ce sens qu’un régime politique de caractère 
oriental imposa aux Roumains septentrionaux à peu près les mêmes hellénismes 
que les Roumains restés dans la Péninsule Balkanique avaient emprunté, par l’inter
médiaire de la langue parlée, à leurs voisins grecs. Par leur migration vers le Nord, 
les soi-disants «Daco-Roumains» avaient essayé d’échapper à la sphère intellectuelle 
de la Péninsule, mais avant de s’adapter, au moins superficiellement, à la culture 
occidentale, ils se virent forcés de subir une influence de caractère essentielle
ment balkanique qui ne manqua pas de marquer d’une empreinte profonde la langue 
et la mentalité des Roumains des anciennes provinces danubiennes.



A
acatastasie (-ii) «manque d’ordre, pêle-mêle, désarroi», 1785 : fiindü-cà nu 

putemü suferi nicï cum în Divanurile §i Departamenturile judecâtilor acatastasiï §i 
nedreptá|i, U. I. 344 | 1787 : pentru lânà fac dumitale §tire cà eu acatastasiile 
lànarilor au ajuns lâna 21 §i 22 de parale o oca, Furnicä, Doc. 161 | 1799 : fiind-ca 
cea de càtre top sciutä acatastasia Vidinului ajunsese sä presare tulburäri, U. VII. 
247, cf. 1800: StDoc. VIII. 13, 1805: U. VIII. 559, 1822: U. XIII. 320. Pour 
un exemple chez Zil. R. v. éd. Hasd. XIII. — Et. : άκαταστασία, cf. aroum. acatastasie 
(Geagea 296), alb. akatastasi (Meyer).

achinita (le mot n’est attesté qu’au pluriel) «immobilier», 1814 : sä aibä la 
acéstâ îngrijire Dumné-lor ispravniciï, ca de la tóté vîndërile achinita prin riza-pazar 
sä aibä a împlini de la cumpërâtor pe câte una para la leu, U. X. 803. — Var. 
achineta, 1814 : orï-ce vêndâri çi cumpërâturï achineta, U. X. 811. — Et. : άκίνητος, 
-ον «immobile, inerte j| immeuble ; immobilier» (P).

àchiros «sans effet non valable, nul», 1806 : râposata Maria Doamna aü 
fäcut diiatä, întru care aminteçte toate cäte aü fäcut în cartea sa ce ara.tà dum(nea)lor 
boeri Crepileçti, din care rämäne toatä aëastâ datorie achiros, Hurez, 348. — Var. 
dcheros, 1794 : ca numaï delà dece aní íncóce sä rëmâiâ contractulü acheros, U. 
VI. 567. Toutes les deux formes ont disparu sans laisser de traces. — Et. : άκυρος.

ácliros «sans héritage, sans patrimoine» (LM. Gloss. 5), 1791 : pe fiulü séü 
îlü face aelirosü, U. IV. 181, cf. 1813 : Ghib. SI. VII. 67. — Var. áclir (LM. Gloss., 
1. C.). — Et. : άκληρος.

acrostih (-sti§e ou -stihuri) «acrostiche» (DA.). Emprunt littéraire. 1776 : 
Acrostihulü de spre margine laste acesta, Mineiul (v. DA. s. v.). — Dér. acrostihicesc, 
1829 : un prieten . . . apucasä ni§(e versuri delà mine, în formä acrostihiceascä, 
RL XX. 372. — Et. : άκροστιχίς.

acrovolizmós (-mi) «escaramouche». Emprunt littéraire et isolé. 1782 : acro- 
volizmi sau cum am zice ciocnituri eu ostaçii, Dum. Vari. 446 (cf. Pascu. XVIII.
1. 155). Pour le singulier v. ibid. 368, 378, 380, etc. — Et. : άκροβολισμός, «id.» (Hép.).

acrüm (-uri) 1. «aphtes» (DA.), «muguet, millet, maladie de la bouche chez 
les enfants» (Damé), ex. dès 1829 (DA. s. v.) ; 2. «marasme infantile» (Damé) ; 3. «sel 
médicinal, probablement sulfate de magnésie» (HEMR.) ; dans ce sens attesté dès 
le XVIIIe s. Terme de la médecine populaire, v. Leon Med. 120. — Et. : άκρονμι (ΙΛ.)

adiáfor «indifférent, négligent». Bien que le DA. remarque que «adiafor, 
adiaforisi, adiaforisire, adiaforisit n’au fost niciodatä cuvinte româneçti» (s. v.), 
cette famille de mots paraît avoir existé dès les dernières décades du XVIIIe s. 1788 : 
nu numai sä vë arët&p adiaforï §i sä stap départe de o§tile nóstre, cäci atuneï 
straçnicü vë vomü pedepsi U. III. 182 | 1791 : persóne adiaforï, ce nu sunt interesatï, 
U. IV. 484 I 1813. arëtându-se eu tótul adiaforï càtre a lor datorie, U. X. 777. Plus 
tard ce mot revient souvent dans les comédies d’Alecsandri (cf. Cihac IL 632) : 
asta de-o parte râce §i adiafor, T. 213, apoï eï se fac adiaforï de casa lor, de nevestele 
lor §i chiar de copiii lor, ibid. 67 (cf. 796, 882, etc.). — Var. adiéfori (au plur., 
cf. diac ~  d ied). 1794 : cum §i märturia ce vorü avea numitiï boerï, ot ômenï strëinï 
adiéfori, aseraenea sä se cerceteze, U. V. 132. — Et. : άδιάφορος, cf. aroum. aôiafur 

aôyiafur (Geagea 299, Pascu DEMR. IL 6).
adiaforie «indifférence» (Cihac II. 632), 1822 : Balsü în adiaforie, ïar Tëutul
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buimäcitü I Açtepta eu îngrijire césul celû nenorocitü, Beid. Trag. 362 | 1833 : sä 
arát §i primejdie în cari s’au aflat Tiganii §i adiaforiia intru hrana lor de cäträ 
Bâlâçan, Iorga, Kotzebue 88 | 1835 : Cändü . . . voï cunoaçte asemenea adiaforie, 
Aman 151 | *1860 : §i noi sä privim cu adiaforie o aseminea stare de lucruri, Al.
T. 214. — Et. : αδιαφορία, cf. aroum. aôyiafùrià, -il «indiferentä, nepäsare« (Dal., 
Geagea 298—9, Pascu DEMR. II. 6).

adiaforisi «être indifférent, ne pas se soucier». En dehors de Konaki (DA.), 
le mot se rencontre quelquefois dans les documents du début du X IX e s. *1815 : 
cine ar putè sä se improtivéscâ vointiï acelorü ce arù vrè sä strice acestü bine alü 
sëracilorû va adiaforisi, Cond. Yps. 343 | 1817 : ç’aü câutatü numaí alü lorü interesü 
ïar dâ nevoile Tiganilorü cu totulü aü adiiaforisitü, Aman 24. On le retrouvera 
chez Alecsandri : Unchiul meü aleargâ la Eçî cu ponos în potriva stolnacealniculuï 
care adiaforisise de raspolojenie, T. 226. Le même auteur l’emploie parfois comme 
verbe transitif : La eine sä gäsesc protectie, daeä mä adieaforiseçte chiar omul 
cärui am jertfit tot, ib. 263. — Var. adiaforisi, 1820 : Iorga, Kotzebue 60 ; 
*adiafori (cf. 1775 : adiaforire, Ur. VI. 456, adiaforit, Eminescu, cf. Cäl. Op. Em.
II. 98) ; adiaporisi, 1821 : cei ce se vor lenevi §i vor adiaporisi se vor pedepsi de 
o potrivä, Iorga, TVlad. 93. Cette dernière forme, V. Bogrea a essayé de la rattacher 
au gr. m. διαπορέω «hésiter, être dans le doute« (DR. IL 794), mais en réalité elle 
n’est qu’une variante de adiaforisi comme le montre non seulement le sens de la 
phrase, mais aussi une autre édition du même texte qui porte adiaforisi (ceï ce se 
vor lenevi §i vor adiaforisi, U. XIII. 132). — Dér. adiaforisire, ex. adiaforisirea 
de Patrie au ajuns a fi o boalâ mai rea de cît ciuma, Al. T. 211 j adiaforisirea au 
aü ajuns a fi bôlâ obçtéscâ, Alecs. CL. VII. 369 ; adiaforire, ex. 1775 : adiaforire 
pentru zähere, Ur. VI. 456 ; adiaforisit (chez Alecsandri, parmi d’autres verbes 
à terminaison grecque, comme blendisit, paraponisit, etc., cf. DA. s. v.). — Et. : 
άδιαφορώ, cf. aroum. aôyiafurisiri «a fi indiferent, a fi nepäsätor», aôyiafurisit 
«indiferent, nepäsätor, färä folos» (Dal., Geagea 299).

adichie (-ii) «injustice, iniquité». Non enregistré par aucun dictionnaire, ce 
mot a disparu vers 1850 (cf. encore Al. T. 311). Sa première mention date de 1795 : 
a face adichiï celorü cu binalele, séü însuçï bresleï cu luare de mitä, U. V. 291. — 
Et. : αδικία, cf. aroum. aôik’ie (Geagea 299), alb. mér. adhiqí «Ungerechtigkeit» 
(Meyer).

adichisi «commettre une injustice, faire tort», 1797 : ca sä nu pricinuiascà 
in urmä vre-o scandelà între clironomï §i sä adichiséscâ pe cei-Taljl, U. VII. 39. — 
Dér. Adichisit 1. (adj.) «maltraité», ex. 1792 : ca sä nu râmâie cumva nicî téra 
adichisitä, U. IV. 34 | 1821 : Nu mai pot suferi încâ némul meü sä véd robind, 
Jefuit, adichipsit, înjugat, tare gemând, Dialog in versuri, Aricescu, Acte 25 ; — 
Var. adichipsit, v. plus haut ; 2. (sbst.) «injustice» (dans l’expression a luà adichi
sit cuiva «faire tort à qn.» cf. κάμνω άδικον), 1786 : Dupe cum voiü pedepsi pe cel 
ce v’a jâfuit §i v ’aü luat adichisit, Ist. §c. I. 60. — Et. : αδικώ, cf. aroum. aôik: ipséscu 
«nedreptä^esc», aôik'ipsit «nedreptäjit» (Geagea 299).

adipôton «antidote». Emprunt littéraire complètement isolé qui n’est attesté 
qu’en 1750, dans une traduction roumaine des pensées d’Oxenstiern : cu adevärat 
cä zama vijei este un adipôton (sic!) împotriva mâhniciunei («-il est certain que 
le jus de la treille est un a n t i d o t e  contre la mauvaise humeur), Fât—Fr. XI. 
247, 254. — Et. : * άντίποτον, cf. vgr. άντιποτίζω «vicissim bibendum praebeo» (Steph.
I. 2. 976). On peut se demander si en roum. adipôton n’est pas une erreur de copie 
au lieu de antidoton.

aeranoît «aéronaute». Mot tardif qui n’est attesté que dans une comédie 
d’Alecsandri (Cucoana Chirita in balon, 1876) : materia nu lipseçte . . . dar cine-1 
poartâ pe sus . . . cine-ï aeranoftul? Al. T. 1025. — Et. : αεροναύτης.

aerisi 1. «aérer, éventer» (DA.). Terme du langage administratif qui se référait,
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dans la plupart des cas, aux mesures prises contre les épidémies. Selon Hasdeu 
(HEMR.) «cuvant din epoca fanarioticä, aproapâ necunoscut graiuluï tërânesc çi 
peste Carpatï». 1795 : pe celü ce s’aü aflatü la Tunarï, sä trimitï D-ta vel Spätarü 
ciocliï sâ’îü ridice, sü’lű ducâ la Spàtarü, spre a se aerisi câte-va dile, §i apoï ïaraçï 
la agence sä’lü facä teslimü, spre a se isgoni çi acéla, U. V. 422 | 1795 : Fiind-câ 
face trebuintà pentru lucrurile cele molipsite a caselorü . . . ca sä se pue la unü 
locü, afarâ din oraçü, undä sä potä sä le întindâ spre a le aerisi ib. 431, cf. 1796 :
U. V. 432, 1798 : U. VII. 541, 1818 : Ur. V. 192. En 1820 c’est Ghérasim, évêque 
de Roman qui donne des ordres analogues, cf. Doc. Bari. I. 371 ; 2. «aériser, a face 
sub^ire ca aerul» (Vaillant, 1839, cf. M. Roques, CL. XLIV. 490). — Var. aeresi, 
Doc. Bari., 1. c. aeri (Tiktin). — Dér. aerisealä, aerisire, aerisit (adj. et subst., cf. 
DA., s. V.). — Et. : αερίζω.

afanisi 1. «(s’) anéantir, (se) ruiner» (DA., HEMR.), 1774 : s’afanisâse multi, 
len. Kog. Ac. Roum. ns. 62, f. 169 (~  multi rämäsese säraci, Kog. Cr. III. 252) 
1788 : parte din Moldovai Tara munteneascä . . . prin robie §i sabie §i foe s’au 
afanisit de dînçii (cf. DA., HEMR. s. v.), 1823: întru aceste giudecâtï §’aü afanisit 
toatä strea, Ghib. SI. XXV. 169 ; 2. «appauvrir» (DEnc., avec renvoi à Rädulescu— 
Codin), 1774 : çi au afanesit vreo 170 din sate ruseçti, len. Kog. (1. c. f. 181, cf. 
Kog. Cr. III. 261). Le mot est vieilli et comme verbe, n’a survécu que dans 
certains patois. Alecsandri et J. Negruzzi (IV. 547) ne s’en servent que pour le 
mettre dans la bouche de leurs personnages grecs. Selon le Glossaire de Laurian 
et Massim afanisi serait un moldovénisme (p. 6). — Var. *afanisi (cf. afanisire, 
Doc. Bârl. I. 149) et afinisi (refl.). Ce dernier mot a été examiné par M. A. Graur 
à plusieurs reprises. A son avis, «a se afinisi sau a se afanisi însemna in limba 
veche, ca §i în greceçte, «a se duce de râpâ, a pieri», pe când astäzi inseamnâ «a 
se plictisi» sau in limbaj familiar «a se usca» (v. Adevärul, 1931—44. num. 14578). 
Tout récemment le même auteur précise que «a se afinisi (non enregistré par 
les dictionnaires) est employé par certaines gens de Bucarest (cercles ayant eu 
des rapports avec des Grecs ou bien ayant fréquenté l’école grecque) au sens 
de «s’ennuyer». C’est sans doute gr. άφανίζω «détruire», qui avait circulé autrefois 
en Roumanie, sous la forme, plus rapprochée de l’original, afanisi, et au sens, 
également plus près du grec, «détruire» (BL. IV. 65). — Dér. afanisire «präpä- 
dire, nimicire, faptul de a afanisi» (DEnc.), ex 1818 : vâzând numita mé maicä íji 
fratele meu afanisâre noastre eu multele cheltueli, ce am urmat . . . ni-au agiutat 
eu doä sute cinzäci lei, Doc. Bârl. I. 149 | vers 1890 : numai carvonarismul apusului 
ar fi pricina afanisirii patriei noastre, Vlah. (DEnc.) 1936 : ne-am bucurat de-o 
scutire ca aceasta, care a scâpat pe multi dintre nenorocitii locuitori de afanisirea 
de istov (dans un texte traduit de grec : πολλούς τών δυστυχών λακουϊτώρων τοϋ 
τελείως άφανισμοϋ), Hurm. XIV. 3. 466. afanisit «präpädit, säräcit, exasperat», Vârtos, 
TVlad. Gloss. 77. (cf. Damé). — Et. : άφανίζω «ruiner, détruire, anéantir, dévaster, 
abîmer» ; pour les formes réfl. comp. άφανίζομαι «disparaître, s’éclipser, être détruit, 
être anéanti, exténué, harassé, éreinté» (P). Le sens de «s’ennuyer» semble être dû 
à une évolution sémantique qui est propre au roum. du nord. En aroum. on n’a 
que le sens primitif du mot : afinsiri «a präpädi, distruge, a ruinà, a nenoroci» ; 
afinsit «ruinât, präpädit, nenorocit», (Dal., cf. Geagea 300, Pascu DEMR. IL 39).

alanismés «destruction, dévastation», 1774 : era un mari afanismos jüräi 
pàmântenilor len. Kog. Ac. Roum. ms. 62, f. 110 (~  era un mare gren £ârii, Kog. 
Cr. III. 206) 1791 : fiindcä destulü a(fa)nismosü s’a fäcutü pâduriï mele pânà 
acumü, sä te milostiveseï Inàltimea ta, simi da o luminatä carte de apärarea pâduriï 
de pe moçia mea, U. IV. 131. — Et. : άφανισμός, cf. aroum. afanismô (Geagea 300, 
Pascu DEMR. 39).

à fa n to e  «invisible». C’est Jean Ghicà seul qui ait gardé le souvenir de ce terme 
depuis longtemps disparu de la langue de conversation : s’a fäcut neväzut ; afantos,
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cum zicea biatä masa, Ser. 274. — Et. : άφαντος, cf. aroum. áfán «neväzut» (Dal.), 
afan, afandu (Geagea 300).

afendáchi «père, papa». Pour un exemple dans les mémoires d’Heliade cf. 
bàbacâ, note. — Et. : άφεντάκι (diminutif de άφέντης «maître, patron»),

afierômâ (-mata, 1791 : U. IV. 41, 1797 : U. VII. 347, 1798 : ib. 401, 1813 :
U. X. 113) «offrande». Terme ecclésiastique et administratif, pris toujours au sens 
propre du mot (comp. ajierosire). 1777 : acéstà afierômâ s’aù facutü eu cale §i eu 
tôtâ dreptatea, U. II. 116 | 1788 : am hotârîtü Domnia mé, ca tóté averile lor celea 
nemiçcâtôre . . .  sä fie de astädi înainte afieroma la hazneaoa apelorü de aicï, U.
III. 204 I 1797 : celui ce va face afieroma, U. VII. 319 | 1803 : aceste afierômâ 
§i milâ védêndu-le Domnia mea, U. VIII. 349. A la même époque «acte de donation» 
se dit carte de afierômâ (cf. 1777 : U. II. 116, 1793 : U. VI. 46, etc.). — Et. : αφιέρωμα, 
cf. aroum. afiérumâ, afierômate «consécration, dédicace» (Pascu, RCr. X. 133, DEMR.
II. 7., Geagea 300).

afierosi 1. «consacrer, vouer, offrir» (DA., HEMR. Cihac II. 633), 1764 : orï- 
cine va afiorisi ceva la monastire, sä arête întâiu lui Vodä, Ist. §c. I. 31 | 1765 : 
deci sfin(iïa sa tipärindü-o a ü  a f i e r o s i t - o  § i a ü  d ä r u i t - o ,  c a u n  dar 
foarte cuviincios, la maïca cea de obçte a tuturor, sfânta besearecä, GCr. II. 78 | 1765 : 
am dato §i am afierosito (mo§ia) dumisale mâtuçii Saftii, Ghib. SI. XVII. 71 | 1799 : 
s’ a ü a f i e r o s i t § i s’ a ü d a t ca sä fie nesträmutat nicï odinioarä §i în vecï 
delà acéstà numitâ sfântà monastire, Ur. I. 83. Selon le DA. «cuvânt la modâ în 
epoca Fanario(ilor §i pânâ la s. XIX., azi dat aproape eu totul uitärii» (1. c.). Hasdeu 
fait remarquer que «mai tot-d’a-una afierosesc se intrebuint-a alâturï eu dau, miluesc, 
închin §i al(ï sinonimï, pe lîngà cari el însuçï era eu tótul de prisos» (HEMR., 1. c.) ;
2. «dédier (un livre)», 1822 : doresc . . .  sä vä afierosesc alta (c. à. d. istorie) ceva 
mai mare §i mai ithicéscâ, BS. 400 | 1825 : afierosâsc . . . acïastâ istorie numitâ 
Prebegirea la pustietâ(i a lui Cupidon (il s’agit d’un poème d’Enacachi Gane), Cat. 
ms. I. 71 ; 3. «disperser, gaspiller». Ce sens secondaire, inconnu en grec, semble 
s’être fixé au courant du X IX e s. *1865 : väd câ nu-ï bun de alta decât sâ-mï 
afierosascâ averea eu onorul lui, Al. T. 1258 (cf. DEnc. 19). Dans ce sens le mot 
a pénétré aussi dans les parlers populaires où il garde parfois sa syllabe initiale 
(ex. de unde iei, nu se mai face la loc, s’afirose§te, Rädulescu—Codin, cité par le 
DA.), mais où, le plus souvent, il aboutit, à travers la phase intermédiaire de firosi 
(DA., Damé, Cihac II. 660), à irosi qui est la forme la plus répandue dans la langue 
d’aujourd’hui. 1830 : rugändu-te a privighiia spre a nu sä irosä nimicä de pe aöastä 
moçie, Iorga, Kotzebue 77 ) 1880 : vaca îmi irosea ogrinjii din cä(utä, Creangä,
V .  DEnc. 625 | 1930 :  cercurile ieçene irosiserä întreaga emisiune tinereascâ de 
dupä räsboiu, Teod. Bal masc. 109 | 1935 : sínt acuma de çaizeci de ani färä unul 
§i din ei vre-o patruzeci tot la (arä i-am irosit §i între säteni, C. Petrescu, Räsc. 13. 
Le mot est attesté dans la langue poétique aussi, ex. Pansele negre, catifelate Pe 
marmora albâ s’au vestejit, Si’n tainice note s’au irosit Parfume triste, îndoliate, 
Bacovia 100 ; 4. «s’écouler» (Cihac II. 662), dans ce sens on a firosi ou irosi, ex. 
nu se irosise încâ apa de pe pâmint: corabia lui Noe era tot pe valuri, §ezât. (cité 
par Damé II. 232). — Var. afierosi (cf. afierosât, Doc. Bari. II. 37), afiorisi, 1764 : 
Ist§c. I. 31, afiorosi, 1845 : DocBârl. I. 61, afirosi, Muscel, DA. 1. c., LM. Gloss 6, 
afirosi (cf. afirosâre, 1809 : Doc.Bârl. I. 89), aftiros1, 1791 : Doc. Bari. I. 292 ; 
afierothisi (cf. άφιερώΰη, «il s’est voué»), 1757 : Grammatica rumäneascä afiero- 
thisitâ prea blag(o)cestivuluï . . . Io Costandin Nicolae Voevod (il s’agit de la gram
maire de D. Eustatievici, cf. Cat. ms. II. 337). — Dér. afierosire «dédication, don» 
(DA. 1. c., cf. Zueignung, assignatio, mancipation, emancipatio, Pred. III. 566), 
1799: aceastâ a f i e r o s i r e  s i  m i l u i r e ,  Ur. I. 83 (var. afirosire Pred. 1. c. 
LM., ofierosàri, 1814 : Doc. Bârl. II. 183), afieroihisire 1757 : Cat. ms. 338, afierosit 
«dédié, consacré» (DA. 1. c.), 1823 : s’aü cunoscut ca acest uvrajü (facire, c. à. d.



141

V. Värnav : Frumsetile a Istoriei Româneçti) fiind maï värtos afierosit la mvä(ätura 
tinerimiï, BS. III. 413 (var. aferosite mänästiri, GenCant. 276, afiorisii, 1892 (dans 
le texte d’Urechiâ même), U. N. 101 ; composé : neafiorisit, 1792 : U. IV. 38). 
Parmi les autres dérivés la répartition des sens n’est pas toujours la même ; ainsi 
afierositor ne signifie que «dédicatoire» (1798 : gäsind scrisórile cele afierositére, 
Triód, BH. II. 409) et irositor n’est usité qu’au sens de «gaspilleur» (1838 : dumnealui 
Spätarul ar fi irositoru! averei, Gorovei, Millo 26), mais en même temps les formes 
telles que afirosealâ, firosealà et irosealä s’emploie toutes trois uniquement au sens 
de «gaspillage» (DEnc.), avec la différence, bien entendu, que la première est com
plètement vieillie, et que les deux autres sont des variantes populaires. — Et. : 
αφιερώνω (άφιερώ) «consacrer, vouer, dédier», αφιερώνομαι «se consacrer, se vouer, 
se dédier» (P), cf. aroum. afieruséscu «faire une offrande, un don» (Geagea 300). Au 
sens 3 et 4 le mot a peut-être subi l’influence de φυραίνω «s’écouler, diminuer ; sécher» 
(de φυραίνω on aurait *firisi et avec changement de suffixe firosi, Cihac II. 660).

afiorismós «acte (épitre) dédicatoire», 1784 : rênduindu Prea Sfin(ia Sa . . . §i 
hotarul loculuï bisericeï. . . care pe largu se arétâ acesta afiorismos, U. VI. 59. — 
Et. : *άφιερισμός (au sens de άφιέρωσις). Pour le changement de ie en io cf. 
afierosit- afiorosi (v. plus haut).

aftâdie «impertinence, insolence» (cf. «obraznicie, indraznéla, fora socotéla, 
nebunésca», Cant. Gloss. 1st. 1er. 8). Emprunt individuel de Cantemir. 1705 : ce 
precum apelpisi’a de múlté őri mári vrednicii lucréza, asié aftadi’a singura eu sâbii. 
a sa cápul isi ratiaza, 1st. 1er. 194. — Et. : αν&άδεια «impertinence, insolence» (Hép.).

a f to n o m ie  «autonomie» (le DA. ne donne que la forme autonomie, attesté pour 
ia première fois en 1855). Cette forme, passée directement de grec en roum. se ren
contre en 1774 : tocmala cea veche a volniceï nóstre starï §i aftonomiï §i celelante 
vechï pronomiï a le nóstre, Ur. VI. 420. — Var. autonomie : firmane care totdeauna 
numeaü pâmântul românesc avtonom . . . çi în deosebï cinstit eu avtonomia, GenCant. 
499. — Et. : αυτονομία.

a g á ié  «lentement, doucement, nonchalemment» (DA., HEMR. : «la noi a 
sträbätut abia în epoca Fanariotilor»), Cet adverbe est toujours en relation avec un 
verbe indiquant un mouvement, un déplacement, ex. aça mergeau agale, spunând 
fiecare ce-o täia capul, Delavr. S. 266. Il s’emploie aussi dans la langue poétique 
contemporaine (1920 : (toamna) eu paçi agale trece pe vestede poteci, Crainic, 
Darurile 98). — Var. agàli-agdli, ex. te grâbeçti sä te mariai? Je, he, agali, agali i 
C. Negr. (cf. HEMR., s. v.), agdle-agdle (DA.), agdlea (DEnc.). — Et. : άγάλψι 
[TA.], (ΓΕΓ.) ,αγάλια, αγάλι αγάλια (Hép.), cf. aroum. agdlea, gdlea (Geagea 301), bulg. 
agale (Weigand). Le mot néogrec est peut-être d’origine ital. («= eguale, Neugr. 
St. IV. 5).

a g á lm a ta  (la forme du sing, est inattestée) «statues», 1715 : acolo în câmp 
la Araplà sânt çepte stälpi de marmurâ înfiptï agalmata, Arh. R. II. 35. — Et. : 
άγαλμα cf. aroum. ayaîraà (-m ate) «statue» (Dal., Pascu, RCr. X. 133, DEMR. II. 7).

aghiasmatár (- e) 1. «bénitier»; 2. «recueil de prières qu’on lit à l’aspersion 
avec de l’eau bénite» (a partir de la fin du XVIIIe s., cf. DA., HEMR.). — Var. 
aghiasmatdriu (DA.), aghiasmâldr, aiasmâldr (Damé). — Syn. aiasmdr (dérivé roumain 
de aghidsmà ~ aidsmâ qui est un mot plus ancien). — Et. : άγιασματάρι[ον].

agiotafit (4 0  «religieux du S. Sépulcre», 1814 : ceï mal einstig egumenï 
aghiotafitb U. X. 18. — Var. aghiotafitis. 1822 : U. XIII. 331. — Et. : άγιοταφίτης.

a g ó n a  ( a g o a n a )  «agonie». Emprunt littéraire et complètement isolé. On le 
trouve deux fois chez D. Cantemir : în agona mortii zacem, 1st. 1er 132 | infä§u(atä 
fiind în toate zilele si césurile în agoana mor(iI (în tragerea sufletului de moarte) 
si în oglinda peiriï, Hr. 360 (cf. Gloss. Hr. 860). — Et. : (pop.) άγώνας (IA.). D’après 
le DA. il s’agirait d’un mot emprunté au latin ecclésiastique.

a g r â m a t  (ou a g r a n iá t )  «ignorant profond, inculte, ignare» (DA. et DEnc.),
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Au X IX e s. on rencontre même une variante plus rapprochée du mot grec primitif, 
à savoir agramatos. 1853 : dar tot nu sunt tárán, tot nu sunt un agramatos, cum 
írni zice tatái meu : limba frantuzeascá, cea mai trebuincioasá la női, o pricep 
cumsecade, Depáráteanu, Don Gulicá, (cit. Gioránescu, Depár. 35) | 1897: Dorache 
era un agramatos, un agiamiü ín chestie de féméi, Kikirezu, Főié umoristicá, Buc.
III. 163 (cit. §áin. IO. II. 13). — Et. : αγράμματος.

agrichisi (réfl.) «s’entendre». Terme commercial, usité au début du XIXe s. 
1816 : Udritchi càtre «sâniorù Demeterü Amanü». Pentru o poü(à a lui «asupra 
Sár daruiul Panaioti», cerindu-ï a se «agrichisi» pentru platà, Aman 18 ; 1820 :
pentru aceasta sä te agrichiseçtï dumneata §i eu 3-ti Logf., ib. 188, cf. Aman, 54. — 
Var. agrichisi, 1839 : Iorga, Kotzebue 52 ; agriechisi, ex. 1863 : ne-am agriechisit 
în treaba aceasta, Fil. Cioc. 117. Remarquons que Filimon a glosé le mot par 
«învoit». -— Et. : άγροικώ, γροικώ «entendre, comprendre, s’apercevoir de, sentir» (P .) , 
άγροικη&τ)καμεν «nous nous sommes entendus» (Hép.), cf. aroum. αγΓίαοββεοα (Nie. 
9), αγΓίοβίΓΐ (Dal. 7). A remarquer que le verbe aroumain n’est pas réfléchi, et 
qu’il signifie, par conséquent, «entendre, comprendre».

ahárist (-i§ti ou isti) «ingrat». HL. 1804 : pricinuindü eu acésta loruçï ântâiü 
pëcatulü aharistiï cei cätre Dumnedieü, Cond. Yps. 332. — Et. : άχάριστος, cf. aroum. 
ahárisiu (Geagea 301).

ahortasie «insatiabilité». HL. de Cantemir. 1705 : Piátria ahortasiii, VI. 136. — 
Et. : άχορτασία.

ahórtatos «insatiable». HL. de Cantemir. 1705 : In maen’a driàpta cumpena 
tiné, in cáré de o parte in locul drámului piátr’a ce’ die ahortatos si anevsplahnos, 
1st. 1er. 135. — Et. : αχόρταστος, άχόρτατος (D .) Αχόρταγος (Λ Ε Γ .).

ahúria (le sing. est inattesté) «écurie(s)». HL. 1715 : Lunca care merge pànà 
la ahuria, adecà la grajdiuri, Arh. R. IL 104. — Et. : άχούρι, plur. άχούρια, cf. aroum. 
ahüre (Geagea), Fár§. ahüri (DR. VI. 28). Le mot grec est d’origine turque, cf. Ron- 
zeville, 89.

alandála «pêle-mêle, sens dessus dessous, d’une manière saugrenue, désordon
née» (DA.). Courant et usuel. Attesté chez Ispirescu, C. Negruzzi, I. Negruzzi, 
C. Petrescu (Apostol, 104), etc. Employé aussi dans l’expression a vorbi alandála 
coconáre «dire des bêtises». Le mot a pénétré aussi en Transylvanie : il est connu 
dans le parler de Szilágy (Vaida, cit. DA., 1. c.). — Var. alantàla, C. Negruzzi, III. 
777 ; halandála, J. Negruzzi, IV. 476. — Et. αλχ’άντ’άλλα (cf. Philippide, Princ. 80 
146 άλλ’άντ’άλλων «des propos décousus ; des coq-à-l’âne, des bêtises» Hép. λνέγω 
άλΧάντ άλλων ή ά λ λ ’ά ν τ ’ά λ λ α  [ λόγους ασυνάρτητους, άνοήτους]  I Λ .) . Le sens primitif 
de l’expression se laisse encore entrevoir dans une phrase comme celle-ci : eu ii 
vorbesc una, §i el îmi räspunde alandala (DEnc.).

alfavita (pas de pluriel) 1. «alphabet, abécé». Attesté déjà chez Cantemir 
(HEMR. et DA.), ce mot fut remplacé plus tard par alfabei ; 2. «abécédaire», ex. 
Dumneata vreai sä mà batjocure§ti, sä mä púi la alfavita, C. Negruzzi, I. 9. Il est 
à remarquer que dans cette phrase de N. le mot, déjà archaïque à ce temps-là, doit 
avoir une valeur expressive toute particulière, car aussitôt qu’il s‘agit d’un alphabet 
au sens propre du mot, sans aucune nuance affective, le même auteur recourt au 
néologisme alfabet (cf. DA., 1. c.). Quelquefois alfavita est pris au figuré, comme 
dans Alfavita sufleteascà «l’abécédaire de l’âme» (v. BH. IL 443 et LexBud. 14 : 
«Est etiam quidam über asceticus qui vocatur alfavita»), — Var. alfáviton, 1778 : 
O carte ce sä numeçte sfranjozeçte dictionnaire encyclopédique, adicä lexin, care 
ieste despärjitu in multe tomurï, unde sä coprinde toate invä(äturile §i de toate 
eu alfaviton. dans une lettre de Chesarie, évêque de Râmnic, chez Iorga, Contrib. 
193 ; alfavit (usité à partir de 1783, cf. Ghibu, An. Ac. Rom. XXXVIII. Lit. p. 51. 
73). — Et. : ά?χραβήτα, άλφάβιμον (cf. alphabetum), V. aroum. alfavitdre (-= άλφαβητάρι) 
«abecedar» (Geagea 303, Pascu DEMR. IL 9).
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alichés (pas de singulier) «salines, marais salants» HL. 1715 : acolea la podul 
de peatrà sânt tuzula adecà Aliches, särärie, cä se rävarsä marea pe vreme, §i avänd 
aflacuri, §an(uri fäcute, opresc apa de mare, §i încheganduse face sare, Arh. R. II. 35. — 
Et. : άλυκή, plur. αλυκές.

á lic o  «écarlate», 1829 : am uitat perdelele cele alico (C. Negruzzi), Fil. Cerc. 
Doc. 112 (en note l’éditeur traduit ce mot par «trandafiriu» c. à. c. «rose», mais 
probablement à tort). — Et. : άλικο «το ερυ&ρόν χρώμα, το κόκκινο » (D.). La glose 
trandafiriu  ne serait justifié que pour rendre άλικο τριαντάφυλλο (ib.).

a lig o r ie  «allégorie». Outre les grammaires (cf. Pascu, XVIII. 1. 118) on ren
contre ce mot dans quelques textes religieux et historiques, cf. 1776 : Mineiu, BH. 
IL 216, après 1821 : Zilot, Ult. cr. 2 («am scris’o §i zavera pre’ pe scurt eu aligorie 
adicä supt cuvinte tainice»). Au X IX e s. la forme grecque est remplacée par alegorie 
(DA.). Dans une comédie d’Alecsandri on rencontre la forme alagorie (nu’ntelege(í 
alagoria, frate, T. 968) qui peut dériver aussi bien du grec moderne, que du français. — 
Et. : άλληγορία.

a l i lo d ia d ó h o s  «successivement». Mot ecclésiastique qui ne s’applique en rou
main qu’à la continuité du pouvoir apostolique. 1820 : Acest dar al Sfântuluï Duh 
ce in dar s’a dat de la Archipâstorul Christos la Sfin(ií Apostoli §i delà dânçiï alilo- 
diadohos la to^í Arhiereiï, Erbiceanu, Cron. Gr. LU. — Et. : άλληλοδιαδόχως.

a li lo d id á c t ic  «d’enseignement mutuel» (DEnc.). Au début du X IX e s. c’est 
le voïvode Michel Soutzou qui a voulu introduire le système de Lancaster dans les 
écoles de Moldavie, cf. Iorga, 1st. înv. r. 160. C’est à quoi fait allusion aussi I. Ghicâ 
dans un passage connu : aceasta era societatea culturii al cáréi scop era înfiintarea 
de çcoli alilodidactice (v. DEnc.). Pour l’enseignement mutuel v. Buisson, Diet, de 
pédagogie, 1911, 1381—87, son introduction en Moldavie Ist. §c. I. 121 et 143, 
U. XII. 520, Ur. XVI. 383. — Dér. alilodidâctiçà, ex. 1829. acum de o cam-datà 
se învé(â în acest gimnaziü : alilodidactica, aritmetica, geográfia, Ist. §c. I. 121. 
Le synonime contemporain (1830) de ce mot était «împrumutata invätäturä», 
cf. Bibi. R. IV. 34. — Et. : αλληλοδιδακτικός; άλληλοδιδακτική μέθοδος, cf. bulg. ali - 
lodidact|iöeski, -iéen (Mlad.).

a li lo g ra f ic  «correspondance», 1822 : o vremelnicä precurmare alilografieï, 
Mitr. 237 I 1835 : netrebuinéoasà mai multä alilografie, judeeätoria fiind pärteni- 
toare inü persoana dumnealui Stolnicului, Aman 150 | 1835 : s’aü infiintatü de 
einst, judeeätorie atäta zadarnicä alilografie, dovetitä prin neunirea a doaä räspun- 
surï ce mi-au trimisü, ib. 152. — Et. : αλληλογραφία.

a lis íd á  ( -d e )  «chaîne, chaîne de montre» (non enregistré par le DA., le mot 
est attesté chez Tiktin et DEnc.). On ignore l’âge de l’emprunt. Aujourd’hui vieilli, 
il paraît n’avoir circulé qu‘en Moldavie. — Var. alesidä, 1840 : una alesidä de aur, 
Câlin. Via(a Emin. 32, alisâdâ, 1846 : un ceasornic de aur eu alisadà de aur, Gorovei, 
Contrib. 32. — Et. : αλυσίδα cf. aroum. alisiöä, alsiôâ «lan(», oarâ eu alsiöä «ceas eu 
lan(» (Dal., Geagea 303).

a l i th in é ta to n  «(très) vrai», 1713 : aceasta iaste f o a r t e  a l i t h i n o t a t o n  
(sic !), Iorga, Scris. Brânc. 9. — Et. : άληδινός (superl. άλη&ινώτατος).

a lló f i l i  (le singulier est inattesté) «d’une autre race, d’une autre tribu, étranger». 
HL., qui ne se rencontre que chez D. Cantemir : Asijderé vedind ca Pardosul acolé 
fàcia nu se afla, precum allofililor sa priiàsca si omofililor sa nu priiàsca, nici cum 
cevasi isi prepune, 1st. 1er. 104. — Et. : άλλόφυλος).

a nuit h ie «ignorance». HL. de len. Vácárescu : om plin de amathie §i de 
ne§tiin(à, Gram. 1787, Préf. — Et. : άμά&εια.

amhác 1. «tablette, ardoise» ; 2. «abaque, boulier-compteur» (DEnc.). —
Phras. a pune ambacul pe cineva «avoir des soupçons, suspecter qn.» (a bànui grav pe 
cineva), Ciau§anu, Vâlcea 4. — Var. hambác. — E t.: άμπακος (-= lat. abacus, Maid
hof 2).
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amélie (-U) «négligence, incurie, manque de soin». Terme administratif très 
usité de 1790 à 1830, mais non enregistré par les dictionnaires. 1792 : färä de a 
face amélie la tréba acésta, U. IV. 228 | 1795 : sä nu vë purta(i eu amelie, U. VI. 
304 I 1798 : pentru amelie s’aü întêmplatü urmarea acésta, U. VII. 496 | 1820 : 
ïar cänd in potrivâ de vre o a mea ameliie sau nebägare de seamâ ori mai värtos 
zicänd, apovelepsind la vre o iconomie pentru räu folos, sä va pricinui vre o pri- 
mejdiie eu bägubire (sic !) sä fiu îndatorat la räspundere, StudDoc. XI. 270, cf. 
encore 1820 : U. X. 159, 1822 : Iorga, Scris. stud. III. — Et. : άμέλεια.

amelisi 1. (trans.) «négliger qch.», 1803 : fiindcâ numitul proegumen Teodosie, 
se vede câ aü amelisit acésta datorie a lui, U. VIII. 360, cf. 1812 : U. IX. 323, 
1814 : U. X. 357 ; 2. (réfl.) «être, devenir négligent», 1797 : acestü nizamü vëdêndü 
Domnia mea câ s’aü amelisit, U. VII. 69 | 1816 : Ispravnicï neavênd îngrijirea ce li se 
cuvine . . .  se amelisesc, U. X. 518, cf. 1817 : U. X. 428. Toutefois même la forme 
transitive peut bien avoir le sens d’«être négligent», ex. 1793 : daeâ la cercetarea . . . 
va gäsi cä cine-va a ü  a m e l i s i t  l a  acestü lucru, îlü va condamna la o glôbâ 
la cuite, U. V. 412. — Var. ameli, 1825 : färä insä sä vë ameli( ïarâçï pentru a nu 
se face asemene cheltuelï, Urechiâ, Mor. 7. — Et. : αμελώ.

amésos 1. «immédiatement» 1782 : la toate adunärile cele de obçte numitul 
ministru se cuvine a urma amesos dupâ ministrul chesaricesc, Dum. Vari. 453, 
cit. Pascu, XVIII. 1. 159 ; 2. «directement», 1787 : sä fie datorï câpitaniï dupe la 
mârginï a insciin(.a D-nieî mele amesosü pentru pricinile märginilorü, U. III. 41 | 1794 : 
mijlocindü amesosü eu numitulü, U. VI. 441. — Et. : άμέσως.

amfivolie «doute». Hellénisme éphémère qui, vers la fin du XVIIIe s. est 
employé quelquefois pour remplacer l’ancien «îndoialâ». Parmi les chroniqueurs 
valaques, c’est Radu Popescu qui s’en sert : iar n’aü mûrit de moarte bunâ, §i 
atuncea era amfivolie, Mag. Ist. IV. 37. On le rencontre également dans la corre
spondance de Joseph, évêque de Argeç, en 1781: Pentru discopotiriul ce am fost 
dat dumitale izvod a sä face aciï, pentru care nu sänt la amfivolie câ nu së vor fi 
lucrând, Iorga, Contrib. 199. Enfin c’était aussi un terme du langage d’administra
tion, 1804 : n’avem amfivolie, câ dór prin çcirea D-tale sä se fi fâcut cerere de avaet, 
ci este cunoscut, cä vätaful Agesc de la sineçï aü fâcut acéstâ cerere pentru al sëü 
în parte interes, U. VIII. 490. — Et. : άμφιβολία. Il est à remarquer que toutes les 
expressions où ce mot est attesté, sont d’origine grecque : a fi la amfïbolie ~ 
είμαι εις αμφιβολίαν «être dans le doute», a avea amfivolie ~ δέν εχω άμφιβολίαν 
«je suis fixé» (vl.), etc.

anaeôluthon «anacoluthe». Terme grammatical qui ne se rencontre que chez 
len. Väcärescu, v. Pascu, XVIII. 1. 118. Aujourd’hui on a anacolût (cf. DA.). — 
Et. : άνακόλον&ον. La variante anacolût vient de fr. anacoluthe.

anaforà (-le) «rapport adressé au prince» (DA.). Mot très usité aux XVIIIe et 
XIXe s. qui se retrouve dans presque chaque document de l’époque (cf. INec.
V. 101). 1759 : Domnul întâreçte anaforaua din 25 Mart, Doc. Call. 424 | vers 1787 : 
anaforalele ce a dat Mihai la Petersburg, GenCant. 200 | 1788 : pentru fiecare 
pricina sä aräta(i Domniei-mele hotärirea în scris prin anaforale, U. III. 33, cf. 
1793 : Doc. Cant. 219, 1794 : U. VI. 15, 1802 : Ur. I. 7 ( p r e m i è r e  m e n t i o n  
selon le DA. !), 1822 : TVlad. 14 (cf. encore DA., HEMR., etc.). — Var. anaforà, 
TVLad. 39. — Et. : άναφορά (v. Yps. 212), cf. aroum. anafurdùâ, anaforà «cerere, 
petitie, jalbâ» (Geagea 306).

anagnéstis «lecteur» (=«cel’a ce citind, altii asculta» Gloss. 1st. 1er. 7). Comme 
terme ecclésiastique, introduit par l’intermédiaire du slave (anagnóst), le mot existe 
en roum. dès le XVIIe s. (DA., cf. 1813— 4 : la anagnoçtî §i al(ï dascalï, Doc. Call.
II. 139, 1844 : Doc. Bari. I. 382), tandis que la var. anagnóstis, avec sa termination 
grecque bien conservée, est à ranger parmi les emprunts personnels de D. Cantemir. 
1705 : acéste carti despre Corb pêne astadi tainuite le tine ; poate fi vrérrié lor.
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anagnostis a le citi, filosof a le talcui, si therapevtis slujba a le plini, se va alla, 
1st. 1er. VI. 365. — Et. : αναγνώστης, cf. aroum. anagnostu, bulg. anagnost (Pascu 
DEM R. II. 11).

análog (-uri) «quote-part, quotité» (DA.). Terme du langage administratif, 
disparu vers 1830. 1780: când o parte nu va vrea sä pläteascä a n a l ó g u l  
a d i c á  d r e p t u l  c h e l t u e l i l o r  (τό άνάλογον των εξόδων), Yps. 226 | 1793 : 
Dér ceï ce morü eu clironomï ce se numescu aniondes §i cationdes, sä läse 
din bunä voia lorü prin diéta o sumä mal bunä, analógon din periusia lorü, 
U. V. 364 I 1797 : sä se impärtä§ascä drept eu copii mei cite cît i-ar câdè 
analógul ( =  pour participer loyalement avec mes enfants selon la partie qui lui 
reviendra), AD DR. I. 93 | 1803 : sä se nevoiascä spre adäogirea veniturilor . . . §i 
spre adunarea celor din multe párti analoguri ale cutiei, Ur. I. 125. La forme plus 
courante paraît être celle à terminaison grecque conservée, à savoir andlogon (quel
quefois même avec l’article grec : to analógon, CondYps. 327), ex. 1804 : câ$i banï 
vor prisosi din birulü anuluï acestuia sä se socotéscâ în analogonü acestorü 11 dile, 
Ur. I. 23, cf. 1818 : Doc. Call. 448, 1821 : Ur. II. 125, 1821 : TYlad. 64. D’autres 
var. isolées : andlogos, 1723 : analogosul acelor . . . neaflatï îl vor pläti zapciiï, 
Ur. I. 237 ; analoagâ, 1828 : casa çcoalei va da D-tale o analoagä multämitä pentru 
ostenealä, Ur. VII. 172. — Et. : άνάλογον, cf. aroum. andluy (Geagea, 306).

a n a lo g h ic ô s  (adv.) «en proportion» (Tiktin). Dans le même sens on rencontre 
aussi une forme roumanisée du même mot grec, à savoir analoghiceçte. 1829 : pre- 
tul . . . sä va încârca analoghiceçte dupä depärtare, Curierul rom., BS. 626. — Et. : 
άναλογικώς.

analógiáé ( - í i )  1. «proportion, rapport» (DA.), 1818 : sä-§i izbräneascä datoria 
dupä analoghia capetelor, Carageà, Leg. 30. Usité dans les expressions eu analoghie 
et dupâ analoghie, ex. 1793 : ceru ca sä o împartâ eu analoghie, din fieçcare stare, 
DocCant. 293, v. 1815 : Ur. VII. 68, 1821 : TVlad. 125 ; — 1805 : trii párti sä 
le ea sätenil împârtindul între dënçiï dupä analoghie, Ur. IL 136, v. 1815 : Ur. IL 9, 
1817 : Doc. Call. 534. On a souvent aussi eu dreaptà analoghie cf. 1813 : Ur. I. 197 etc. 
Le contraire de eu analoghie est fàrà (nici o) analoghie, ex. 1821 : din apraxie . . . saû 
rëutate Greceascâ, averile noastre sä râsîpesc . . . färä nici o analoghie, färä nici o 
cumpänealä, toatä (,ara salahoreçte, nimic nu sä mai crutä, Mitr. 167. ; 2. «analogie» 
(pour un exemple tiré des poésies de Conachi cf. DA. 1. c.) ; 3. «impôt», ex. au strâns 
cât au v ru t. . . pus-au analoghie de bani, de casâ . . . câte 40 de lei Dionisie Ecl. 
Tez. IL 216. Mot tombé en désuétude et remplacé aux sens 1. et 2. par analogie 
(XIXe s.). — Var. anologhie. 1842 : Doc. Tel. 66, et peut-être andloghie, 1831 : Ghib. 
Sur. Izv. XVII. 184. — Et. : άναλογία pour eu (dupä) analoghie cf. κατ’ αναλογίαν 
«en proportion». Aroum. analughià (Dal.), analuyie (Geagea 306, Pascu DEMR. IL 11).

analoghisi «repartir, partager d’après une certaine proportion» (DA., HEMR., 
Tiktin), 1802 : dajdiea dupeste anü care se analoghisesce la tótá raiaoa, CondYps. 
313 I 1804 : suma de 1.000,000 lei a birului anului analoghisindu-se pe tóté dilele 
anului, Ur. I. 23 | 1812 : tot banii aceçtie . . . analoghisändu-sä din Visterie pe 
Tänuturi asupra birnicilor, scutelnicilor §i breslaçilor färä osebire, Doc. Call. 490, 
cf. 1816 : Doc. Bârl. IL 209, 1817 : Doc. Bari. I. 94, 1821 : TVlad. 125, 1824 : 
Doc. Call. 595, etc. — Var. analoghisâ, 1812 : Doc. Call. 490 ; analogisi, 1814 : nici 
cum nu pote analogisi eu cea de acumü stare a tieriï, Cond. Car. 372. — Dér. 
analoghisii, -â, «proportionné», 1818 : pretul cuviincios §i analógiását eu pretul 
ce sä vor cumpära miéi, Doc. Call. 551 ; neanaloghisil Ur. I. 217. — Et.: άναλογίζω.

a n á n g h e o n  «nécessaire, indispensable» ( =  atat’a de tréba, cat fora dinsul a 
fi nu poate», Gloss. 1st. 1er. 9) HL. de D. Cantemir, 1705 : De vréme ce in cèle 
firesci pricinii sfersitului firésce nu se afla, anángheon éste, ca in cele ithicesci (ori- 
cina) staruita sa remae, 1st. 1er. 335. — Et. : άναγκαίος, -ον. L’accent du mot 
roumanisée reflète l’influence de andnghie< όνάγκη (v. le mot suivant).

10
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anánghie «nécessité, détresse, misère» (DA.). Mot populaire, inattesté au 
XVIIIe s. qui s’emploie, quoique assez rarement, aussi dans la langue littéraire 
(pour deux ex. chez Vlahu^a cf. Tiktin et DEnc.). D’après M. Graur «se intre- 
buinteazà in batjocurä, mai aies în expresia ’ca Grecul la ananghie’», Adevârul 
XLIV. 14578. Nous avons relevé ce mot chez Lovinescu (ananghia ei de [arâ «quel 
malheureux pays!» Mite 87) et Topîrceanu (ananghie de rima «besoin de rimer» 
Scris. 219). — Phras. a fi la ananghie (DA.), a câdea la ananghe «tomber dans la 
misère» (Damé ND.). — Var. anánghe (Damé), anánghi, 1805 : Iorga, Contrib. 
înv. 6. — Et. : άνάγκη, cf. aroum. ananghia, -úri (Dal.), anànge, andnke (Geagea 306, 
Pascu DEMR. II. 11), alb. anankds «costringere, forzare» (Leotti).

anapét «ouverture (embouchure?)». HL. de D. Cantemir : din cotro Nilul 
viniia si anápetele baltilor ingemenandu-se se despartiia, 1st. 1er. 125. — Et. : 
άναπέτεια (Steph. II. 494) cf. άναπετής «expanded, wide open» (Gr. L. 106).

anápoda 1. (adv.) «à l’envers, à rebours, tout de travers, à contre-sens, sens 
dessus-dessous» (DA.). Courant et populaire. Attesté aussi chez I. Barac ce qui 
indique sa pénétration en Transylvanie : S’aü întors maçina lumeï S’aü întors eu 
capu-n jós §i merg tóté din potrivä Anapoda §i pe dos (Ist. §c. II. 135). On l’emploie 
dans quelques expression toutes faites : mâinile'i cad anápoda «ses bras tombent 
ballants», ’i merg lucrurile anapoda «ses affaires vont tout de travers» (Damé, I. 73), 
a se uita anapoda peste camp «într’altà parte (toemai in momentul când ar trebui 
sà fii eu aten^ia incordatà», DA.) ; 2. (adj.) «curieux, bizarre», ex. mai, anapàda 
lucru ç’aista, Creangâ, A. 53 (anàpoda=pe dos, de mirare, ciudat, indràcit Gloss. 
Creangâ). En Moldavie, comme formule de juron : sâ fii anapoda §i afurisit (DEnc.) — 
Var. andpàda (Mold., v. plus haut). — Et. : ανάποδα, cf. aroum. andpuôa «anapoda 
pe din dos, alandala», andpuô «neastâmpàrat, indärätnic» (Dal. Geagea 307).

anapológhitos «sans réplique, confondu», 1787 : deci dara cumü aü fostű 
Gheorghe gazdâ §i ascundëtorü de ho(,i, este doveditù însuçï din tacrirulű hotilor 
§i din spusa slugilor lui, care atunci cândû era eu to^i de fajà aü rëmas anapolo- 
ghitos, U. III. 511. — Et. : άναπολόγητοζ.

anarchie «anarchie». Bien que le DA. n’enregistre anarhie ~ anarchie qu’en 
tant que néologisme emprunté au français (I. 163—4), il paraît au moins très pro
bable qu’à la fin du XVIIIe s. il s’agissait d’un mot emprunté directement au grec 
moderne, ex. 1793 : cari . . . aü cutezat la unù herechetù ca acesta de anarchie . . . 
sä-ϊ ridicï la buna închisoare, U. VI. 808. — Et. : άναρχία, cf. alb. anarki 
(Leotti).

anarghirie «l’action par laquelle on se reconnaît débiteur d’une somme qu’on 
n’a pas reçue, ou qu’on n’a reçue qu’en partie» (DA.), «neprimirea unei sume pentru 
care s’a dat chitan(à» (DEnc.). Ancien terme juridique et financier. D’après les lois 
de Caragea (1818—1835), «anarghirie se zice, când dâm zapis de datorie çi nu pri- 
mim ori toatà suma ce se cuprinde . . . ori parte (dintr’ însa)» (DA. s. v.). Le mot 
est d’ailleurs attesté déjà en 1780 : açezarea departamenturilor pentru anarghirie, 
Ur. V. 396. (cf. Yps. 147, 203. etc.). — Et. : άναργιρία.

anárh «sans commencement» (DA.). HL. de D. Cantemir : Tiie a Anàrhului 
Pârinte fiiu, VIII. 3. — Et. : άναρχος.

anastasimatár «livre de cantiques sur la résurrection de Jésus-Christ» (DA., 
Cihac, IL 634). — Var. anastasimàtdr (Damé) ; anastasimdr (Tiktin). — Et. : àva- 
στ ασιματάρι[ ον ].

anastrofi «anastrophe, inversion». Terme grammatical de len. Vàcàrescu 
(1787) : Cinci chipuri dà yperbatu dàsluçàsc grammaticii : anastrofi, tmisis, parén- 
thesis çi anacóluthon (cf. Pascu, XVIII. 1. 118). — E t.: άναστροφή.

anatrofion «pensionnat» (non enregistré par les dictionnaires), 1820 : vor 
face în urmà çi un anatrofion urmàtor celor delà Paris, U. XII. 92. — Et. : *άνατροφείον 
(de ανατροφή «éducation»), cf. νοσοκομ fîov, etc.
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andelogos (accent?) «contradiction», 1775 : nicï sä se facä andelogosű a 
dobândei §i a rôdelor, ci una pentru aîta, U. I. 80. — Et. : αντίλογος.

andidie «endivie». Pour une donnée de 1790 v. HEMR. I. 1171.—Var. andivie, 
amdidie, au XIXe s. endivie, Polizu, (cf. DA., DEnc.). — Et. : άντίδι(ον), άντίβι, 
εντνβιον (emprunté de l’ital. indivia, v. Neugr. St. IV. 11).

andihristism «antichristisme». Emprunt occasionnel de Zilot Rom. : Scâzuse 
legea, cäzuse crucea, §i andihristismul mergea’nnainte Iar jos fu sfatul celor eu 
minte, St. 350. — Et. : *άντιχριστισμός, cf. aroum. andihrist (Geagea 308).

andilândi «oiseau mythologique des contes de fée». D’après le DEnc. — qui 
est le seul à l’enregistrer — c’est une «pasäre mitologicä, eu penele frumos colorate 
§i s t r ä l u c i t o a r e  c a  s o a r e l e ,  de care se pomeneçte in basme» ; ex. 
A venit acum din soare Andilândi catariga §i-a cântat din chip de aur (D. Zamfi- 
rescu, ib.). — Et. : ? άντιλαμπή «reflet, éclat», par conséquent andilandi serait une 
espèce d’«oiseau de feu», dont le plumage luisant garde les reflets du soleil. Le pas
sage de *andilambi à andilandi serait dû à une déformation populaire. A défaut 
de toute indication chronologique, il est impossible de fixer la date de 
l’emprunt.

andípricon (andipricôn, DA.) «échange de l’immeuble dotal». Terme juridique 
usité à la fin du X IX e s. 1815 : §i eu neavând ait mijloc i-am dat andipricôn moçia 
mea, Arh. Olt. III. 150 | 1816 : färä de a pune bärbatul in locul acelui lucru andi- 
pricon de o potrivä, U. X. 653 j 1827 : spre a-ï fi andipriconû dreptü aceste case, 
Aman 103 | 1897 : Antipricon=schimbul imobilului dotal, Hamangiu (DA. s. v.). — 
Var. antipricon (ib.), andropicon, 1816 : färä de a pune bärbatul în locul aceluï 
lucru andipricôn de o potrivä, U. X . 652. — Et. : άντίπροικον «δωρεά επί γάμω» (D), 
αντιπροίκι «biens antiphernaux» (Hép.). Selon le DA. αντί «contre» +  προικός «dot».

andragathie «bravoure», 1821 : Aveati vitejie §i andragathie Ca sä desbräca(i 
Pe cine’ntälneath Naum de Râmnic, cit. Erbic. Cr. Gr. LXIII. — Et. : ανδραγαθία.

andrőghinon «mari et femme, le couple». Terme du langage administratif que 
nous n’avons relevé qu’une seule fois, en 1794, à propos d’une demande de divorce 
présentée à cause de la folie du mari : nici cum sä nu se desparjâ unü androghieon 
(sic !) de va fi dobânditü patime în urma cununieï, U. VI. 804. — Et. : άνδρόγυνον.

anenniastos «insouciant, tranquille», 1713: cät dâ spre pace, sä fie anemigmi- 
astos (sic ! faute de copie?), câ pacea va fi pace multä vreme, Iorga, Scris. Brânc. 5. — 
Et. : άνεΐ’νοιαστός. L’éditeur, sans expliquer ce mot, Ta glosé par metulburat».

anerisi «annuler, rétracter, abroger». Terme juridique très répandu pendant 
plus d’un siècle. Selon le DA. le premier ex. ne remonterait qu’à 1817, mais en réalité 
le mot est attesté 80 ans auparavant. 1732 : cunoscându § eu pre acel zapes câ 
este zmintit la slove ç nepotrivit 1-am anerisit ca nici o putere sä n’aibä, Doc. Putn. 
I. 70 (cf. Doc. Vr. 13). | 1768 : sä fi arätat în hotarnicä dovadä eu ce au anerisît 
pe uricul lui Petru Vvod, o. c. I. 99 | 1783 : anerisindu-§i hrisoavele dänii ce zice 
câ au fâcut, Arh. Olt. VIII. 447 | 1786 : acum nevrând vätämare sufletului lor 
singuri au anerisit ace märturie Ghib. SL IX. 322 | 1803 : mâcar §i eu tótul de 
se vor anerisi pravilile, U. III. 23, cf. 1809 : Hurez 163, 1815 : U. X. 285, Ur. IL 20 
( p r e m i e r  e x. de Tiktin !), 1817 : Doc. Bârl. I. 146 et Ur. IV. 338 ( p r e m i e r  
ex.  de DA.!), 1820: Ur. I. 265, 1836: Doc. Bârl. I. 206. — Var. aneresi, 1791 : 
U. IV. 176, aneresi, 1883 : Iorga, Kotzebue 83, anirisi, 1816 : Doc. Vr. 112, unerisi 
(faute d’impression?) 1795 : U. VI. 425. — Dér. anerisit (aneresil), 1815 : rämäind 
§i întâritura schimbuluï din anul 1815 anerisitä, Ur. IL 20 | 1822 : sä se vadâ 
hotàrîrile domneçtï de sunt aneresite aceste açedâmânturï saünu, U. XIII. 309, 
cf. Anul 1848 : I. 244 ; anerisire, 1835 : §i ca sä nu sä intâmple vreo anerisire 
aceçtii aleâtuiri . . . sà pun depoziton câte 1000 pf. Furnicä, Doc. 380. — Et. : άναιρώ. 
Les var. du type aneresi s’explique par l’aor. conj. αναιρέσω (Legrand, Gr. 97).

anérisis «réfutation», 1813 : a face prin dovezi anerisis, Doc. Putn. I. 163 | 1818 :
10*
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iar pentru câte serisori s’au fäcut mai înainte, toate au ramas eu anerisis. Doc. 
Vr. 132. — Et. : άναίρεσις.

a n e v a tó  «plumetis, broderie en relief» (DA., sans exemple !). — Et. : άνεβατός 
«au contrepoint» (P.).

a n é y s p la h n o s  «cruel, impitoyable» ( =  nemilostiv, care nu stie a se milostivi, 
Gloss. 1st. 1er. (HL. de D. Cantemir, cf. ahôrtatos). — Et. : άνενσπλαγχνος (Koum. I. 79).

a n g h in á r ( iu )  (var. anghindrâ, anghinâre) «artichaut, Cynara Scolymus» (DA., 
HEMR.). — Et. : αγκινάρα, cf. bulg. anginar(a), turc enginar.

a n io n d e s  «ascendance, héritiers en ligne ascendante», 1780 : r u d e l e  c e a l e  
d e  s u s  ( a d i c ä  a n i o n d e s ) ,  Yps. 195 | 1793 : Dér ceï ce morü eu clinoroml 
ce se numescû aniondes §i cationdes, sä läse din bunä voia lorű prin diétá ο 
sumä mai bunä, analógon din periusia lorü, U. Y. 364 | 1794 : clironomii eraü 
clasificati de lege in aniondes §i cationdes, U. VI. 446. — Var. aniundes, 1793 : 
U. YI. 448. — Et. : άνιών «ascendant» ; απόντες «ascendants».1 (Hép.).

a n o c á to  «sens dessus dessous, sens devant derrière» (DA., HEMR.). Mot rare 
et vieilli qui dans la langue littéraire n’est attesté que dans Alecsandri : Nepoatà- 
mea eu prietenele e i . . . îmi fac casa anocato, T. 656. — Et. : ανω-κάτω, άνωκάτω.

a n o m a lie  «anomalie (=indreptnicie, lucru, cuvent carile merge impotriva», 
Gloss. 1st. 1er. 9). Chez D. Cantemir il s’agit peut-être d’un mot emprunté du grec 
moderne : Toatâ anomalia §i rätäcirea firii la dînsa vom afla, 1st. 1er. 146 (cf. DA.). — 
Et. : ανωμαλία.

á n o s t  «insipide, fade, fastidieux, ennuyeux». Mot usuel qui remonte probable
ment au langage de conversation du XVIIIe s. (cf. nostim, DA., Tiktin). Aux exem
ples y cités ajoutez encore 1934 : satirele anoste ale lui Iacob Negruzzi fac o a§a 
de curioasä figurä pe lîngâ energicile zvîcniri de sincerâ indignare ale lui Eminescu, 
Iorga, Lit. cont. I. 228. — Var. ànosto ( <  ανοστον), Gheorghachi Log. 321. — Dér. 
anostealä 1. «ennui»; 2. «personne ennuyeuse»; anosti (refl.) s’ennuyer; anosüe 
(LM. Gloss. 21), anostit ,-uri «insipidités, fadaises», anostit «ennuyé» (DA., Damé). — 
Et. : άνοστος. Le substantif anostie peut bien être l’emprunt du gr. m. άνοστία.

a n tá r c t i c  «(pôle) antarctique» (cf. Gl. 1st. 1er. 18), 1705 : mute-se arctïcul, 
st amute-se andârtïcul, Cant. 1st. 1er. 308. — Var. andártic. — Et. : άνταρκτικός.

a n te p á th ie  «antipathie» (=inponcisiére, nepriimiré firii, ur’a si uraciuné din 
fire, Gl. 1st. 1er. 7). — Et. : αντιπάθεια (cf. DA.).

a n t i f á r m a e  «antidote» (= léc impotriv’a otravii, Gloss. 1st. 1er. 7). HL. de 
Cantemir. 1705 : A cäruia dulce voroavä . . .  nu otravä . . . numelui, ce tare anti- 
farmac tuturor hulelor este, VI. 85. Plus tard le mot n’est attesté que chez Polizu 
et DA. ; cf. le syn. adipôton. — Et. : άντιφάρμακον.

a n t ih r is i s  «antichrèse» (DA., Tiktin). 1818 : antihrisis se zice când se va da 
zálogul la imprumutätoriü, ca sä-i întrebuinteze §i sä-ϊ ïa venitul, Carageà, Leg. 34 
(cf. DA., s. V.). Pour un exemple de 1840 v. Tiktin. Cf. le doublet moderne anti- 
crèzâ (-= fr. antichrèse). — Et. : άντίχρησις.

a n to lo g h ie  1. «recueil», 1775 : pânâ când se va obçti §i cea de noi fäcutä 
anthologhiea a pravileï, U. I. 81, cf. antologie (<  fr. anthologie, DA.); 2. «recueil 
d’hymnes religieux» (Damé), cf. anthologhion. — Et. : ανθολογία.

a n to ló g h io n  «livre d’office» (DA.). Le premier a. roumain parut en 1705 
(BH. I. 462, GCr. I. 357, v. encore DR. V. 605) ; auparavant on n’en avait eu qu’en 
slave (1643, BH. I. 128) et en grec (1697, BH. I. 347). Les synonymes roumains 
de l’époque sont «floarea cuvintelor» et «înflorirea cuvintelor» (DR. V. 617).— Et. : 
άνθολόγιον.

1 Dans un autre passage du même texte απόντες et κατιόντες ne sont expri
més en roumain qu’à l’aide d’une périphrase: moçtenitorii lui cei din carii sä trage, 
§i cei ce dintr’însul sä trag (~ oî απόντες καί κατιόντες, Yps. 228).
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a n tim ó n io n  «an tim oin e» (D A .), 1822 : d im irb o za  a d icä  a n tim o n io n , U . X I I I .  
222 . —  V ar. antimóniu, antimónie. —  E t . : άντιμόνιον.

a p a n d is i «couvrir (les fra is), su ffire  à». T erm e de com m erce , u s ité  au  d éb u t  
du  X I X e  s. 1813  : în tr ’a c é s tâ  v rem e  n efiin d  m ijlo c  d e  u n d e sä  se  a p a n d isé scá  ch el-  
tu e liie , U . X . 1048 | 1828 : n u m a í ca  d in ü  rod u lü  d o b in z ii sä-§ü  p o a tä  a p a n d is i 
rä p o sa ta  c h e ltu ia la  çi tr eb u in é o a sa  h ra n a  v ie t i ï ,  ïarü  c a p ita lu lü  sä  a ra tä  cu ra tü  cä  
e s te  a lü  c liro n o m ilo rü , A m a n  107, cf. I. c. 163 (et Iorga , Scr. neg . 193). —  E t . : απαντώ, 
«rencontrer, rép on d re , rép liq u er , rép on d re  à, su ffir e  à» (P .) . L a  re s tr ic tio n  d e sen s  
e s t  p rop re au  ro u m a in  du  nord  ; en  arou m . on  a apîndisire au se n s de «répondre», 
apândise ~  apândisi au sen s d e  «réponse» (cf. P a scu , D É M R . II . 12— 3, G ea g ea  310).

a p e la fie  «appel» (au sen s  ju r a d iq u e), 1780  : fâ câ n d  a p e la j ie  p rin  râ v a ç  κάμνων 
άπελατζιόνε διά ραβασίον) Y p s. 152. | m . d . : sä  fa cä  a p e la p e  (~άς κάμρ άπελάτζιον), 
ib . 1 64 ( m . d . : räva§ d e  apela^ ie ( ~  ραβάσι άπελατζίου) «acte d ’appel»  Y p s. 166 (cf. 
U . I. 47 , 74). —  E t.:  άπελάτζιον (άπελατζιόνε) «= ita l. appelazione, la t . appellatio.

apelpisi (tr. et réfl.) «(se) désespérer, (s’)exaspérer». Les formes verbales sont 
peu usitées (DA.). — Dér. apelpisire «désespérance, exaspération». Peu employé. 
apelpisil, -à (adj.), 1. «désespéré, exaspéré» ex. tragodii apelpisite çi sburlite, Al. T. 
1048 I 1884—5 : dacâ çtiai eu ce republicanä apilipisitâ de Ploieçti ai de aface, nu 
trebuia sä mä’ncurci pe mine, Car. T.4 152 | Domnita 1-a apucat strâns de pulpanâ, 
(.ipând apelpisitâ, Car. Nuv. IL  240 ; 2. «extraordinaire, fameux, épatant» (DA. s. v.). 
Selon Tiktin, «noch jetzt zur Bezeihnung hohen Grades : gewaltig, großartig, famos, 
zB. Rosetti—Max, Trot. 6. ce tutun bun se vindea in Bucureçti, ce vinuri apelpisite» 
(v. App. 481 et Graur, Adev., 44. 14578). — Var. apilipisit (v. plus haut), apelpisit, 
-fi (subst.) 1. «déséspéré, déséquilibré, risque-tout» (Damé), 1797 : mul^i apilipsitï 
sunt, cari daü fägädueli mari, ca sä încape la igumenie, §i la urmä präpädesc tot, 
U. V I I . 26 I 1860 : demn apostol al apelpisitüor, Cioränescu, Depär. 121 ; 2. «furi
bond, énergumène» ex. de-i face un pas mai mult, trag clopotelul sä vie slugile, 
sä te leg butuc, ca pe un apelpisit, Al. T. 919 (cf. HEMR.) ; pour la var. apilipsit 
v. plus haut. — Et. : απελπίζω «désespérer» cf. aroum. apilpisiri (réfl.) «a(se)desperà» 
(Dal.), apilpisit «desperat» (ibid. v. Geagea 311 , Pascu DEMR. IL  37).

ap elp isie  «d ésesp oir, d ése sp éra n ce , ex a sp éra tio n »  (D A .). D e  m êm e  qu e apel
pisire, ce  m o t e s t  to u jo u rs  pris au  se n s  p r im itif  du  term e  g rec. On le  ren co n tre  au  
d é b u t  du  X V I I I e s. ch ez  D . C an tem ir  (precu m  a p e lp is ia  c â te o d a tâ  in im ile  îm bâr- 
b ä te a zä , 1st. 1er. 80 ), e t  au  X I X e, ch ez  N . F ilim o n  e t  A lecsa n d r i (pour les  ex em p le s  
v. D A ., 1. c .) , m a is il n ’e s t  p as cer ta in  q u e  le  m o t a it  to u jo u rs  e x is té  en  rou m . p e n 
d a n t ce  la p s d e  te m p s  d e  p lu s d ’un  s iè c le  (cf. p. 72). —  E t . : άπελπισία, cf. arou m . 
apilpisiä (D a l., G ea g ea  311 , P a scu  D E M R . IL  37).

a p er iór isto s «illim ité», 1 7 8 2 :  a p e r i o r i s t o s  a d e c ä  f ä r ä  c o p r i n 
d e r e ,  D u m . V arl. 452 (cf. P a scu , X V I I I .  1. 158). —  E t . : άπεριόριστος.

ap lá  « sim p lem en t, sa n s  artifice»  (D A .). T erm e v ie illi d e  la  la n g u e  d es v ille s ,  
q u i figu re  a u ssi d an s q u e lq u es e x p ress io n s fig ée s  : a vorbi aplà «parler sim p lem en t» , 
iraduceri apla «tra d u ctio n s littéra les»  (D a m é). E m p lo y é  a u ssi co m m  a d j., ex . G recii 
v o rb esc  in ca sâ  g rece a sca  a p là  ( =  la  la n g u e  v u lg a ire , cf. D A .) . —  E t . : απλά.

ap iós 1. ad j. «sim ple», 1792 : (v ech iu l arendaç) s ’aû  p r o t im is i t . . .  eu  unü  
c u v în tü  a p lo sü , cà  are p ro tim is is , câc ï a  t in u tü  ace lü  lu cru  in  aren d â  m al n a in te , 
U . IV . 141 I 1797 : d r e p ta te a  a p lo s a f ieçcâ re ia  pricin ï se  raz im ë orï de p ra v ilï, orï 
d e o b ice iu lü  p â m ê n tu lu ï, U . V I I .  319 ; 2. a d v . «sim plem ent». D ’ap rès le  D A . «grecism  
care n ’a  fo st  n ic io d a tä  uzual», 1705 : j ig a n ia  a c e a s ta  (S tru(,ocam ila) . . . c ä m ila  nu  
e a s te , s tr u t  a p lo s  nu  e a s te , C ant. 1st. 1er. 93 | m . d. : a p lo s a  g r â i . . .  d e  la  m a m ee  
ne d ep r in d em , ib id . 82 . —  V ar. apló, 1793  : a c e s te a  ca se  çi b iser icä  nu  s u n t  ap lo  
a fiero m ä  a  M itro p o lie i, c i su n t  p ro so p en o s d a te  M itro p o litu lu ï §i re to s  eu  a cestü  
c u v ê n tù  : sä  fie  p en tru  çed erea  M itrop o litilorü  d u p à  v rem ï în tr ’în se le , U . V I . 48 . —  
E t . : 1. άπλός «sim ple», 2. απλώς «sim plem ent», cf. arou m . aplà (P a scu , D E M R . IL  15).
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a p ócliron  «déshérité», 1791 : a fa ce  (fiú i d e su fle t)  ap o c liro n , U . IV . 176. — 
V ar. apóclif (la co n so n n e  fin a le  reste  in e x p liq u é e  ; e s t-e lle  d u e  à u n e  erreur de co p ie? ) , 
1800 : f iu lu i n o stru  ce lu i m ai m are, M atei, îi d äm  m oçia  B u d eçtii §i M oçia Zaco- 
j e n i . . . s i p oron cim  ca  sä  se  m u ltä m ia scä  eu  a ce ste  (cäci d u p â  d r ep ta te  §i d u p a  
p ra v ilâ , ca  u n u ia  ce  ni au  p r ic in u it m u lte  su p äräri, care le  de to],i sâ n t  ç t iu te , treb u e  
sa-1 facem  ap o c lif) , in sä  n oi, m ilo s t iv in d u -n e  . . . îi lä sä m  a c e s te  m o sii, T e s ta m e n t  
d e E . M iliő , cf. G orovei, M illo  3. —  E t . : άπόκληρος.

a p ód ix is 1. «perm ission», 1774  : c â t ï d in  T urcï vorü  v en i p en tru  n eg u tâ to r ie  
la  la rä  n o strä , sä  nu  p o tä  a v en i färä de a p o d ix is  de la  îm p reju ren iï paçi i sabit-iï 
ceï m ari, U r. I. 16. P o u r  un  ex e m p le  a n a lo g u e  ch ez  D u m itr . V arl. cf. P a scu , X V I I I .
1. 157 ; 2. «q u ittan ce» , 1793  : in  v rem e ce  nu  aou a p o d ics is  in  scr isü , U . V . 121 | 1794  : 
am  ceru tü  sâ -m ï a d u cà  a p o d ics is  d e là  E p isco p u lü  ep a rch ie i a ceea , U . V I . 228 j 1795 : 
de care v e i insciin^a D o m n ie í M ele, tr im i^ ên d u -n e  §i ace lü  a p o d ix is  alû  lu i in scrisü  
sp re p liro for ie , U . V I . 665 | 1805 : v a  tr im e te  §i ceï 2 ,0 0 0  de leï de la G h eorgh ia , 
«dupâ apod icsis» , A m a n  170, cf. 1827 : F il. Cerc. D o c . 72. —  E t . : άπόδειξις, cf. 
arou m . αρόδιχlà «qu ittan ce»  (D a l., G ea g ea  312).

a p o fa s î (réfl.) «se décider». 1715  : a p o fa s in d u -sâ  o a s te a  a su p ra  M oreii, Iorga , 
M or. 7 ; in z io a  ce  s ’au  a p o fa s it  de o a ste , ib id . 8. P lu s  tard  ce  m o t r ev ien t so u v e n t  
d an s la  ch ro n iq u e  a ttr ib u ée  à  le n . K o g ., e x . §i a p o fa sä n d  în tr ’a c e s ta  ch ip  (f. 120 
~  ed . K og . Cr. I I I . 214 : §i h o tà r în d  în tr ’a c e s ta  ch ip , c f. G iu rescu , B u l. Coin. 
Ist. II . 145). —  V ar. apofasisi,* 1 7 7 4 :  le n . K o g ., f. 160 (cf. K og . Cr. I I I .  245). —  
E t . : αποφασίζω, «ieau h o tarâre. D ec i : lu â n d u -se  h o tà râ rea  oçtir ii a su p ra  M oreii», 
ib id . 7. (n o te  de l ’éd iteu r), cf. arou m . apufisiri (D al. 21 , G ea g ea  312) e t  apofasis. 
apofasisticos-, alb . apofasis «d ecidersi, riso lversi»  (L eo tti) .

ap o fa sis  «décision». M ot non  en reg istré  p ar les  d ic t io n n a ires , m a is so u v e n t  
a t te s té  au X V I I I e s. 1705 : d in  sin e  a su p r’a lu cru lu i ap o fá s in  sa  fa ca  nu in d ra zn iia , 
C ant. 1st. 1er. 384 | 1715 : a cea s tâ  a p o fa s is  au  d a t sä  se  ap u ce  ear de b â ta e  A rh. 
R . II . 90 , cf. D u m itr . V ari. 434 | 1777— 82 : c in e  v a  în d ràzn i . . . p âç in d ü  a ces te  
h ota râ , ce le -am  a çâ za tu  p en tru  a cea s tä  p r ic in ä  eu  de o b çte  v o in tâ  a tu tu ro rü  §i 
eu  a p o fa s isű , sù  trea eâ  p is te  a cea s te a  . . . îlû  p u n em  su p tü  p a tr ierçàçtï §i arh ieràçtï 
a n o a stre  b lä stä m u r i, F u rn icä , Corner]; 57. —  V ar. apófase, R a d u  G recean u , M ag. 
Is t . I I . 2 04 , apofasä, le n . K og . A c . R o u m . m s.6 2 , f. 121 . —  E t . : άπόφασις,εΐ. 
arou m . apófasiá (D a l.), apófase, pofásé (G eagea  312 ), a lb . apofasí «V orsatz, B esch lu ß »  
(M eyer), «proponimento, conclusione» (L eo tti) .

a p o fa s ist ico s  1. «décisif, résolu», 1705 : a p r in s’a  v ra jm a siie  c u v e n t  a p o fa s is t i
cos sa  d é nu-1 la sà , C ant. 1st. 1er. V I . 356 | m . d. * c u v e n t  a p o fa ss is tïc o s  sa  dé nu 
in d ra zn iià , ib id . 372 ; 2. «résolum ent», ex . p recu m  el D ién ii iâr  nu  A fro d itii sa  fie  
in c h in a t  a p o fa s is t ico s  n i-au  resp u n s, ib id . 290 , cf. a p o fa s is t ic o s  «cu ven t cá r ile  in tr ’a lt  
ch ip  nu  se  m ai p o a te  in toarce» , G loss. 1st. 1er. 8. —  V ar. apofasisticos ; ca  acél 
a p o fa s is tëco s  c u v e n t  : el au  d is, a sié  v à , a sié  p o ru n césce , C an t. 1st. 1er. 87. —  E t . :
2. αποφασιστικός «décisif» ; 1. άποφασιστικώς «résolum ent».

a p o ftég m à , (-male, M ag. Is t . I I I .  27 e t  -me), «ap op h tegm e» (D A .). —  V ar. 
apoftengmà, un seu l ex e m p le  d an s D . C a n tem ir  : m e te m , ca  d u p o  a p o fte n g m ’a, 
cáré sin g u r  m ai p o m en is i, f i in t ia  a d ev a ru lu i in  lu cru ri a  a re ta , p recu m  sa  p o c i, a  
créd e n ic i-cu m  p o c iu , 1st. 1er. 353 . —  E t . : απόφθεγμα. P o u r  la  form e apoftengmâ 
cf. άποφ&έγγομαι «déclarer h a u tem en t» .

a p o lap si «jouir, g o û te r  ; a v o ir  le  plaisir». M ot n on  en reg is tré  p ar le s  d ic t io n 
n aires e t  qu i e s t  à ran ger parm i les  v erb es  de p o lite s se  d e  l ’E p o q u e  d es P h a n a r io te s .  
1821 : eu  ap rin s d ór s ín t  a  v ë  a p o la p si eu  s ä n ä ta te , M itr. 151. R e m a rq u o n s qu e  
l ’éd iteu r  a  g lo sé  le  m o t p ar «a v ë  ved ea»  p ou r  m ie u x  ren d re la  v a leu r  tr a n s it iv e  
du  verb e . —  E t . : άπολαύω, aor. co n j. άπολανσω.

a p op lix ie  «apoplexie». T a n d is  q u e la  form e m o d ern e , apoplexie p r o v ie n t  du  
fr. apoplexie, c e t te  v a r ia n te  v ie illie  q u ’on  tr o u v e  ch ez  le n . V ä cä rescu  (au m u rit de
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a p o p lix ie , IIO . 255 , b o ln ä v in d u -se  de a p o p lix ie , ib id . 262) d ér iv e  d ir e c te m e n t  du  
gr. αποπληξία, cf. arou m . αριιρίίχία (-ii, D a l.) .

ap op litä  «sim plicité» . E n  d eh ors d e D u m itr . V arl. (cf. P a scu , X V I I I .  1. 167) 
ce m o t n ’e s t  a t te s té  q u e  ch ez  D ion . E c l. : sä  fie  p r im ite  ce le  se  su n t  is to r is ite  d u p a  
a p o p lita  m ea , T es. II . 161, cf. apla, aplos. —  E t. : άπλότητα (form e v u lg a ire  de άπλότης), 
p ou r l ’é v o lu t io n  du  c o n so n a n tism e  v . CGr. § 22.

ap orie  «d ou te, in c e r t itu d e , em barras». S e lo n  le  D A . «cu v â n t in tr o d u s în  lim b a  
lite ra râ  p e  la  în cep u tu l s. X V I I  ( r e c te :  X V I I I  !), a p ó i fr e c v e n t  in  ep o ca  F a n a r io -  
tilor». L e m êm e d ic t io n n a ire  n e c ite  qu e d eu x  d o n n ées  t irées  de D . C an tem ir  (1st. 
1er. 94) e t  de R . G recean u  (M ag. Is t . II . 156) e t  u n e  tro is ièm e  d e  N . F ilim o n , sa n s  
p o u v o ir  co m b ler  la  la cu n e  ch ro n o lo g iq u e . R em a rq u o n s to u t  d ’ab ord  q u e  aporie 
e s t  a t te s té  ch ez  D . C an tem ir  à p lu sieu rs  rep rises : co n tr a  a cé s té  o a p orie  y p o th e t ic a  
d icên d , 1st. 1er. 34 | m . d. : la  c e s t ’a lu cru  d o v é d e le  a ca d erilo r  v e c h i a p o r ii’a de 
n ’ar d ez leg a , ib id . 300. C om m e term e du  la n g a g e  a d m in is tra tif , aporie v e u t  dire  
le  p lu s s o u v e n t  «d ifficu lté , em barras» . 1 7 8 8 : p u te ( ï  a a v é  tr e b u in c io sa  sc iin (â  a su p ra  
acesto rü  a p o ril, U . I I I .  175. T o u te fo is  on  ren co n tre  ce  m o t a u ssi au  se n s  de « incer
titu d e» , 1799 : a v ên d  ap orie , fa cü  în treb a re , U. V I I . 517 | 1811 : nu  m ’am  p ricep u t  
ce sä  m i sä  d ez lea g e  a p oriia , Iorga , C on trib . 228 | 1823 : de v a  fi c e v a  ap orie  . . . 
v o r  ven i la  B u cu re ç ti de sä  v o r  lu m in a , ib id . 236 . Il e s t  c u r ieu x  d e rem arq u er  que  
aporie a p én étré  au ssi en  T r a n s ilv a n ie  ; en  1822 on  le  tr o u v e  d an s un  a c te  de B rassó  : 
nu d u p â  ce  s-a u  in cu rca t în tr ’a c e s te  sä  ca zä  pre u rm ä la  ap orie  . . . d a câ  au  fo st  
p orn iré färä so c o té lâ , S tin g h e , D oc . S ch e i I I I . 60. D a n s la  la n g u e  litté ra ire  du  X I X e 
s. le  m o t e s t  u sité  p ar A lecsa n d r i au  sen s  d e «d ou te, in d oia lâ»  (nu in ca p e  n ici o ap orie , 
T. 880) e t  par F ilim o n  qu i s ’en ser t p lu s d ’un e fo is (cf. T ik tin  e t  D E n c .) . —  E t . : 
απορία, cf. arou m . apuriâ, -ii «ciudä, u im ire» (D a l.), apurie «m irare, u im ire» (G eagea  
312 , P a sc u  D E M R . I I . 15).

a p o sch ev i « éq u ip em en t, bagage» , 1715 : f iin d  g a ta  d e to a te  m ih im m a tu r ile  
§i a p o sc h e v i a le o stir ii, Io rg a , M or. 5 ., m . d. : au  tr im is  çi m eçter i §i a lte  a p o sch ev i  
de ch e r e s te a , ib id . 39 (cf. A rh . R . II . 9, 54 ). —  E t . : αποσκευή.

a p o sta sie  «rébellion , révo lte» . L e D A . n ’en reg is tre  ce  m o t  q u ’au se n s de  
«apostasie»  re lig ieu se  ou  p o litiq u e , m a is il e s t  c er ta in  q u ’on  l ’a p p liq u a it  so u v en t  
a u x  é v é n e m e n ts  d e 1821 , ex . 1821 : r ä zv rä titu l T eo d o r  . . .  nu  în c e ta  u rm â n d  lucrà- 
rile a p o sta s ie i, tr im i(â n d  o a m en i d in tr ’ai ad u n ärii sa le  de a m â g ia  §i p r ilo s t ia  sa te  
in treg i. trä g ä n d  in p rä p a stia  n esu p u n er ii §i r id icâ n d u -i în tru  a p o sta s ie , T V la d . 49 | de 
la  T arigrad  au v e n it  în tr ’ace le  zile  la  B u cu reç ti scr isoare  p a tr ia rh ic ea scâ  eu  b leste -  
m uri a su p ra  ce lo r  r id ica ti în c u g e tu l a p o sta s ie i, ib id . 68 | p en tru  a a ju ta  a p o sta sia  
g rec ilor , Z ilo t IC. 95 | 1825 : G h erlan  sp u n e  ca  v ia  fu se se  a lu i ; ar fi lä sa t-o  dâ la 
a p o sta s ie  în co a ce  n e lu cra tä , A m a n  82. —  E t . : άποστασία.

a p o stá t  ( - t i )  1. «apostat»  (D A .) ; 2. «rebelle, révolté» . D e m êm e qu e apostasie, 
ce m o t  se  ra p p o rte  a v a n t  to u t  au x  m o u v e m e n ts  r év o lu t io n n a ir e s  de 1821 , pour  
in d iq u er  so it  les  r é v o lté s  en  g én éra l, so it  leu r ch ef  ro u m a in , T u d or V la d im ire scu  : 
b o ier ii D iv a n u lu i C r a io v e i . . . fâ câ n d  cerere ca  sä  se  a d u eä  p u ter e  o to m a n icea scà , 
sp re s fà râ m a rea  §i izg o n irea  a p o sta ( ilo r , T V la d . 27 | c e le la lte  tre i ag a le  ce  se  por- 
n ise  m ai in a in te  d e là  B u cu re ç ti, ca  sä  m eargä  îm p o tr iv a  a p o sta ( ilo r , ib id . 51 | ce le  
c in c i ju d e (e  sä  rä m ä n ä  su b  câ rm u irea  a p o s ta tu lu i, ib id . 42 | a p o s ta tu l T eo d o r  n ici 
in tr ’u n  ch ip  nu se  în d u p lec à  a fa ce  päräsire  de n e treb n ica  lu i u rm are, ib id . 4 6 ., e tc . 
L es d e u x  t e x te s  d e  d o c u m e n ts  c ité s  p ar le  D A . (U r. X I . 358 e t  V I I .  112) se  ra p 
p o r te n t  a u x  m êm e s m o u v e m e n ts . V . en core  U . X I I I .  24 e t  320. —  E t . : άποστάτης.

a p ó stim á  «apostèm e». A n c ien  term e  m éd ica l (C ihac, I I . 635) q u ’on  p ren d  
q u e lq u e fo is  au  fig u ré  : i-a m  sp u s o ; nu  p u te a m  sä  m ai rab d , cä  fâ cea m  a p o stim à  
la  in irnâ, e x e m p le  c o m m u n iq u é  p ar B r à te scu — V o in eç ti (D A .). —  V ar. aposlemâ 
( ? < f r .  a p o s tè m e , P o n tb r ia n t) . —  E t . : άπόστημα.

a p o stró f «apostrophe». Terme de rhétorique que D . Cantemir a pris probable
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m e n t d u  grec, m a is q u i, d a n s la  la n g u e  m o d ern e , e s t  un  n éo lo g ism e  d ’or ig in e  fran ça ise , 
(D A .). — E t . : άποστροφή. L e ch a n g e m e n t  de g en re e t  d e  term in a iso n  e s t  dû  p eu t-  
être  à  l ’in flu en ce  de άπόστροφος.

a p o v elep sî «regarder, a v o ir  en  v u e , p ren d re en  con sid éra tion » . H L . du  la n g a g e  
a d m in is tra tif . 1820 : iar , cä n d  în  p o tr iv à , d e vre o a  m ea  am eliie  sa u  n eb ä g a re  de  
sea m â  ori m ai v ä r to s  z icä n d , a p o v e lep sin d  (n o te :  p r iv in d ) la  vre  o ico n o m ie  p en tru  
räu fo lo s , sä  v a  p r ic in u i v re  o p r im ojd iie  eu  b ä g u b ire  ( s ic ! ) ,  sä  fiu  în d a to r a t la 
räsp u n d ere , Iorga , Scris. M e§t. 72. —  E t . : άποβλέποι.

a p o x en is i «aliéner». T erm e très  rare e t  n on  en reg istré  p ar les  d ic t io n n a ires . 
1752 : am ü  a d u sü  in tä i sem n ü  d e p lecä c iu n e  cä trä  a cea s tä  s fä n tä  b iser ic u tä  a 
sfä n tu lu i N ic o la e  a cea s tä  s fä n tä  E v a n g h e lie  la  le a tu  7260 , oc . 9. d. §i e in e  s ’o isp it i  
a o a p o x e n is i . . .  sä  sä  o rä n d u ia scä  la  ju d e c a ta  care  ia s te  sä  sä  ju d ec e  Iu d a  Iscario -  
tu l, Iorga , O p rigon ire , 6. —  E t . : άποξενώ.

áp rach tos (-§ i)  «sans exp érien ce» . H L . 1799 : óm en í d e sto in ic í §i v red n ic í de  
a ces t  lu cru , iar nu a p ra ch to ç ï §i färä  sc iin tä , U . V I I I .  90. —  E t . : άπρακτος, cf. aroum . 
apraktu ’g ro ss ier ’ (P a scu  D E M R . IL  79).

ap rax ie  « in expérience», 1774 : d ar d in  p ä ca te le  n ó stre , a ceea  nu  o am ü  n im e-  
ritü  d in  a p ra csia  D o m n ilo rü  tere i, U r. I. 13 | 1821 : §i cä  saü  d in  a p ra x ie  (n e a c tiv i-  
ta te ,  n o te  de l ’éd iteu r) §i d e sto in ic ia  o eä rm u ire i d in  Iaç ï, sau  r ë u ta te  G receascä , 
a v er ile  n o a stre  sä  r îs ip esc  . . . tara  to a tä  sa la h o re ç te , M itr. 167. —  E t . : απραξία.

ap rosix ie  « in a tten tio n , in ad vertan ce» . H L . 1792 : iarà fa p ta  so ld a tu lu i cä aü  
tä n c ä n itü  p isto lu lû  ch iar  a su p ra  d e om ü , se  v e d e  cä  iaü  cursü  d in  a p ro six ia  sa , 
U . IV . 165. —  E t . : άπροσεξία.

a p sif is ie , ( - ii)  «dédain» ( =  n eb a g á ré  in  sá m a , tin éré  in  n em ica , G loss. 1st. 1er. 9.). 
E m p ru n t litté ra ire  q u i r e v ie n t  p lu s  tard  d a n s le  la n g a g e  a d m in is tra tif . 1705 : p en tru  
in d e lu n g á ré  v rem ii p r ic in e le  p o fto r ite  pre o p á rté  m icro p sy h ie , iára  pre a l t ’a a p sy -  
f isy ie  ará ta , cárile  p r iiá tm u lu i rec iá la , iára  n ep r iiá tin u lu i f ierb in té le  sco rn esc , C ant. 
Ist. 1er. 294 | 1774  : o m içcare  ci au  fâ cu tü  d ’iorü  eu  a tâ te a  a p sifis ii, U r. V I . 426 , 
cf. 1792 : U. IV . 227 , 1805 : U . V I I I .  480 . —  E t . : άψηφισία.

a rctic  «arctique» (Gl. 1st. 1er. 18), 1705 : ch ip u l b o á zii P le o n e x iii  in  p icioàre  
s tà , cáré eu  m a n ’a d rép ta  d esp re  p o lu l a rc tic , sp re p o lu l a n ta r c tic  eu  d ég e tu l in tïn s , 
c iá su r ile  aretà , C ant. 1st. 1er. 132. —  E t . : άρκτικός.

areti «vertu», 1807 : ch ir  G avriil . . . b ä rb a t îm p o d o b it  eu  m u lte  in v ä tä tu r i  
§i a reti, M itr. 45 | 1826 : p en tru  p ro ter im e le  §i are ti (p rero g a tiv e le  §i v ir tu te )  eu  
care P rea  S fin^ ia S a  e s te  îm p o d o b it , M itr. 54 . A u  d éb u t du X V I I I e siè c le  on  se  
se r v a it  en core  d ’u n e  form e d éc lin ée  à la  g recq u e . 1713  : au  iu b it  so tu l e i e fse v ô s .,  
eu  in te le p c iu n e  §i a la lte  a re ta s au  trä it , Iorga . Scris. B rân c . 17. —  E t . : άρετή, cf. 
arou m . aretie «v irtu te , ca lita te»  (G eagea , 314), a lb . ca lab r . arti «Stärke, T ap ferk eit»  
(M eyer).

arg h iro filie  « a v id ité  d ’a rg en t, cu p id ité»  (« in treb u in ta t m ai a ies d esp re  c leric ii 
cari ia u  b a n i p en tru  ce le  sfin te»  D A ., cf. D E n c .) . O b ed ea n u  se  ser t  d e ce  m o t pou r  
ca ra ctér iser  la  cu p id ité  d es m o in e s  grecs : C älugärii grecî aü recu rs la  fa lsifica rea  
d o cu m e n te lo r  . . . d in  ca u za  arg h iro filie i, các i ace le  s f in te  m o n a stir i z id ite  d e  d om n ï 
§i boeriï n oçtri eraü în ze s tra te  eu  d ec im ï d e  m oçii, în c â t  e le  în c h in a te  s f in te lu i m u n te  
v en itu r ile  a ce sto r  a v er ï trecea u  în  b u z u n a r e le strä in ilo r , G reci, 812. P o u r  l ’ad j. arghirojil 
n ou s n ’a v o n s  q u e  d e u x  ex e m p le s  co n tem p o ra in s . 1930 : D o m n u l G eorgescu  ü  p lâ tise  
d e d o u â  ori m ai m u lt  d ecâ t  a ç te p ta  el : în  v â lv â ta ia  a c e s te i b u n e su rp rize , recom an -  
dârile  e x c e le n tu lu i a d m in is tra to r  g ä sirä  teren  ca ld  §i fa v o ra b il, în  p er so a n a  argh iro-  
filu lu i s a v a n t , E ft im iu , D ragom . 155 | 1936  : un  G h. A le x e a n u  de p ild à  ! A rh i-  
cu n o sc u tu l argh irofil ! F á t— F r. X I . 293 . Cf. filarghirie. —  E t. : άργνροφιλία, 
άργυρόφίλιος

àrgh ità  «suspense». V ie u x  term e  e c c lé s ia s t iq u e , sy n o n im e  d e  argosire (D A .). 
1820 : d â n d u -sâ  p o ro n cà  tu tu ro r  preo^ilor sä  nu  sä  a m ä g ia scä  c u m v a  a  d a  m ärtu r ie
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la  u n ii c a  a ceç tia  fára  a -i c erc e ta  eu  d in a d in su l §i a sä  a d ev er i p rin  v red n ice  de  
cred in tä  d o v e z i, câ  nu u rm ea zä  vre-o  a se m in ea  p ricin ä , p en tru  care  sä-§i tragâ  
a su p ra -le  a rg h itâ  §i ca n o n is ire , D o c . B ârl. I. 377. —  E t . : αργητα.

arh ár «d éb u ta n t, n ov ice» , 1817 : u cen ic iï arh arï, U . X . 380 cf. ib . 416 . —  E t . : 
άρχάριος.

arh etip  ( - e ,  -u r i, -a ) «archétype» (D A .), 1705 : c i d e  câ tu  t ó té  m a i c in s t ita  
si m a i d e se v e r s ita  p ild a  si a rch e tip u  (Gapu p ild e lor) pre p a m e n tu  Is . Chr. D u csu lu  
c r ed in te i n ó stre  au  fo stu , C ant. G âlc . 209 (cf. D E n c . | 1819 : D o m n iï . . . cari su n t  
a r h it ip a  §i în ch ip u ir ï in s u f le p te  a le a to tz id ito r u lu ï pre p â m e n t , U . X I I .  263 . —  
V ar. archetip,arhiiip, v. p lu s h a u t. —  E t . : άρχέτυπος, -o(v) «6 άρχικον τύπον εχων» (D .). 

a rh id ia co n íe  «archid iacon ie»  (D A .). —  E t . : άρχώιακονία. (D ). 
arh ierárh  «archiérarque» (D A .). — E t. : * άρχιεράρχης.
a rh ierá tic  (ou arhieralíc) «livre q u i c o n t ie n t  le s  céré m o n ie s  p o n tifica les»  

(D A .). —  V ar. arhieraticón (D E n c .) . —  E t . : άρχιερατικόν.
arh iera ticesc  «de prélat» , 1817 : n ic i s ta rea  M itro p o lie i, n ic i a rh iera ticesc u l 

h ara ctir  nu  s lo b ô d e  a  ^iné a s t- fe l d e t ip o g r a fie , U rech ia , C arageà 91. —  E t.:  άρχιερατικός.
a rh iero lu cráre  « fon ction  ecc lé s ia s t iq u e , p on tifica le» , 1821 : v â  a v em ü  argoci 

d e to a tä  arh iero lu crare  §i c â z u p  d in  trep te le  a rh iero sin e i, U r. V . 75. —  E t. : άρχιερενς 
+  lu crare (cf. le  m o t  su iv a n t) .

arh iero s in â  «p réla tu re, p o n tifica t»  (C ihac II . 636 ), cf. arhierolucrare. — E t. : 
άρχιερωσύνη.

arhi[i]átros «médecin-chef» (leibmedicus, fürstlicher L. archiatros, doftor mare, 
Pred. II. 35). Mot non enregistré dans les dictionnaires modernes, qui fait partie de 
la terminologie médicale de l’Epoque des Phanariotes. 1792 : rejeta dumnéluï 
arhi-iatrosü, U. IV. 339 | 1803 : prin alegerea §i a Dumnéluï Arhiïatros, U. VIII. 
doftorul 433 | 1813: adeverin^ä de la dumnaeluï arhiïatros Spiridon Asani §i dumnealuï 
Efstatie, Doc. Call. 509. — Var. arhiatron, 1784: Ist. BuC. 664. — Et. : άρχίατρος. 

arhipresviter «archiprêtre» (DA.). — Et. : άρχιπρεσβντερος. 
arhistrátig (-gi et -ji) «général en chef, généralissime», 1755 : arhipästoriu 

iaste ca altü archistratigü asupra oçtii sale, BH. II. 129 | 1769 : Skipion §i Anibal, 
aceï vechï vitejï arhistratigï §i Eroï, Arh. R . I. 169 | 1774 : al impäräte§tii märiri 
prea mareï aftocratoreçtiï mele de obçte archistratigü, §i a toate rusä§tile ordini 
cavaleriü, Ur. VI. 430 | 1787 : Flacu, arhistratigul Romaniceçtilor puteri, I. Väcä- 
rescu, BH. II. 319 | 1795 : arhistratijiï pun oçtile la orânduiala, BH. II. 384 | pe 
principul Ipsilanti Arhistrátig il numesc, Beldiman, Eter. 338, cf. GenCant. 60, 199. 
273, etc. Pour un ex. dans Asachi cf. Hane§, L. lit. 46. — Et. : άρχιστράτηγος. Au 
XVIIe s. le même mot, venu par la filière du slave ecclésiastique, a désigné les chefs 
des anges, les archanges (cf. DA.). La var. arhisiratég est un néologisme d’origine 
française ( c  archistratège). Cf. aroum. arhisiratiyó (a. Mihail, Geagea 314).

a rh itéc to n  «arch itecte» , 1828 : fä cä n d u se  un  ta h m in  d e  cà tre  un  a rch itec to n ,  
U r. V II . 171 I 1837 : §i sp re s ig u r a n jie  am  d a t  ch izà§  p en tru  n oi p e d u m n ea lu i  
a r c h ite c to n u l, Iorga , Scris . M eçt. 94 . A  la  m êm e ép o q u e  on  a  a u ss i arhitector, 1813  : 
v a  fi in gr ijirea  a c é s ta  a su p ra  D o m n ie ï S a le  v e l V o rn ic  d e  p o lit ie  a le â tu in d u se  §i 
a rh itec to r ü  a l oraçu lu i, U r. I. 198 , cf. 1834 : B ib i. R . IV . 37. C e tte  d ern ière form e  
e s t  la  r e la t in is a t io n  du  term e ita lien  v ie illi archilettore (cf. D A .) . D éjà  en  1793  on  
a arhitect ( c a l l .  A r c h ite k t, fr. architecte, cf. P red . I. 206). —  E t . : άρχιτ έκτων. 

a rh itec to n ie  «arch itecture» (D A .). —  E t . : άρχαεκτονίa.
a rh izo g rá v  «chef d es pein tres» , 1787 : sä  m aï a d o g e  o b lig a tiu n ea , ca  a tu n e ï 

câ n d ü  v re -u n u lű  d in  zu g ra v iï ceï ín vé^ atí d e së v à rç itü  v o r  to e m i u n ü  lu cru  d in  ce le  
m aï m ari, a rch i-zo g ra v u lü  sä  a ib ä  a  rân d u i lâ n g â  a ce lü  zu g ra v  in vê^ atü  §i ca lfà , 
séü  u cen ic ï d in  ceï m aï p roçtï. U . I I I . 601. —  E t . : άρχιζωγράφος. L ’a ltern a n ce  
zugrav (M urnu) ~  zograv m o n tre  n e t te m e n t  q u ’il s ’a g it  d ’un  em p ru n t récen t où  la  
v o y e lle  ra d ica le  s ’e s t  m ie u x  co n se rv ée , c f. a ro u m , zuyràj (-hi, D a l.) .
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á rh o n , árh on d a  (au p lu riel : arhondes ex . ce  c u g e ta j l  d esp re  a cea s ta , Ip s ilo ta te  
§i d o m n iile  v o a stre  arh on d es?  O d ob . II . 98 ou  arhonzi, ex . p ro tip e n d a d a , cei în tâ i 
c in c i arh on zi, S ta m a t i 814) «seigneur, M on sieu r le  . . .». I l  e s t  b ien  co n n u  q u 'arhonda 
s ’e m p lo y a it  to u t  se u l, ta n d is  qu e arhon d e v a it  to u jo u rs  ê tre  su iv i  d ’un nom  d e  d ig n ité  
(D A .). C ette  r ép a rtitio n  e s t  de r igu eu r  non  se u le m e n t  ch ez  les  a u teu rs du  X I X e s. 
(Z ilo t R o m ., A lecsa n d r i, N . F ilim o n ) m a is d éjà  d a n s la  la n g u e  du X V I I I e s. 1779  : 
o sâ b itü , arh o n d a , nu  §tiü  de m i-o r  d a  c e v a  d in ù  v e n itu lü  b o er ii, iarü , p rin ü  b u n â-  
ta te a  d u m (n ea lu )ï de a  fi c e v a , m ä rog, arh on ù  L o g (o fe t)e , sä  nu  m â u iR , S tD o c .
X V I . 369 I 1791 : arh on  v o rn ice , G hib . IZ . IV . 2. 248 | 1807 : A rh on  h o tn o g u ,  
F u rn icâ , Corner^ 261 | 1815 : arh on  P ita rü , A m a n  15 | 1817 : arh on  çetrarü , U . I I I .  
460 . L es se u le s  e x c e p t io n s  q u i n o u s so ie n t  co n n u es, so n t  c o n s t itu é e s  p ar d eu x  n o te s  
de B u d a i— D elea n u , où l ’on  lit  A rh o n d a  S u flâ n v â n t  (B u d a i— C ardaç, 436) e t  A rh on d a  
S u sp u sa n u l (ib id . 391). Il e s t  cu r ieu x  d e  rem arq u er  q u e  c e t t e  form u le  d e p o lite s se  
se  r e tro u v e  au ssi d a n s la  co rre sp o n d a n ce  d ’un a u te u r  tr a n sy lv a in , le  d o c teu r  J ea n  
d e  M olnár (1811) : trä in d  în câ  d o m n ia lu ï p u ru rea -p o m en itu l arh on  n açu l, Iorga , 
C on trib . 231. —  V ar. arhontas, A l. T. 207 . —  D ér. arhonie «état d e n o b le , n o b lesse , 
segneurie»  (D A .). — E t . : αρχών, άρχοντας, arou m . àrhundu «riche» (D a l.) , arhondu. 
«boer, v u lg . b o g à ta ç , §ef» G ea g ea  314 (cf. gr. άρχοντας ~  aroum . αρχοντου ~  a lb . 
μπονγάρ, B e za , A th o s  25).

a rh o n d o lo g h ie  1. «h isto ire ou  liv re  de la  nob lesse»  (D A ., cf. arhontolôgiu) ,  
1817 : M ätu rän d  to t  d u p rin  casa  §i d ân d  p în â  la  câ m açâ  N u m a ï si n u m a ï sä fie  
In  rind  l ’a rh o n to lo g h ie , P it . H r ista ch e  (cit. H E M R .) | * 1 8 5 0  : U n  p o ste ln ic  V lâ h u ti,  
un  lo g o fá t  A rg h iro p u le , sau  un  arm aç M ano erau  pu§i în  a rch o n to lo g ie  m a i su s  d e c â t  
un B ä r cä n escu , G h icä , Ser. 268 ; p ou r d ’a u tr es  ex . cf. D A . e t  C at. m s. II . 16,
I I I . 100 ; 2. «n ob lesse , g ra n d s se ig n eu rs , h a u te  volée» . 1792 : afarâ  d in  c a ta s t iç e le  
V istie r ie i, ce  are a rh o n d o lo g h iia , scu tiR  §i apära^i d e  to a te  d â jd iile , zah ere le , chere-  
s te a le , p o d v o a d e , S tD o c . V . 199. —  V ar. arhontologhie, arhoniologie, v . p lu s h a u t  
e t  1837 : D o c . M ano 588 . U n e  a u tr e  v a r ia n te  to u t  à fa it  iso lée  e s t  arhondolie, 1792 : 
se  faeâ  a legere  d in  arh o n d o lie  d e  p a tru  b o er ï d e  a lü  d o ilea , U . IV . 358. —  E t . : 
άρχοντολογία.

a rh o n to ló g h iu  (-H ) «livre d ’or, nob ilia ire» . P o u r  un ex . d e 1858 v . (D A .). —  
E t . : άρχοντολόγι(ον).

arh on d ie  «n ob lesse , é ta t  d e noble». Ce m o t, u s ité  ja d is  à cô té  de arhonie (cf. 
arhon), n e n o u s e s t  co n n u  q u e  p ar un  e x e m p le  ta rd if, 1892 : iarâ§ï grec l . . . §’aü 
cu m p ä r a t arh o n d ia , A rh o n d . M old. 234. —  E t . : άρχοντία.

arh o n to cra tie  «règne de la  n o b le sse , a rch on tocra tie» . H L . : P â n à  ac i fu  arh on -  
to cra tia , iar  a p o ï së  în cep u  te tr a rh ia , Z ilo t R o m . I I I . 66. —  E t . : άρχοντοκρατία.

arto fo r io n  «osten so ir , ciboire» ( =  artofor), 1761 : a c e s t  a r to fo r io n  la s te  fâ cu t  
d e D a n iil ierom . 1799 : a ce s tü  s fâ n tù  a r to fo r io n  ïa s te  fä c u t  d e sfin ^ iia  sa  p ä r in te le  
arh. C o sta n d ie  P e lo p o n is io tu  (H E M R .). —  E t. : άρτοφόριον.

a sfá lie  «sûreté, sécu rité» . M ot n on  a t te s té  d a n s les  d ic t io n n a ire s . 1774 : o 
tréb â  de o b ç tie  §i d e lica tà , d e  care nu n u m a i o d ih n a  tu tu ro rü , ci §i s in g u râ  a sfa liea  
v ie t i i  sp ä n d u rä , U r. V I . 425 . —  E t . : ασφάλεια.

a sid osie  « ex em p tio n  d ’im p ô ts1», 1775 : p en tru  carele  b in e  so c o tin d  Im p ä rä jjia  
le -au  h ä rä z it a s id o s iïa , G en C an t. 542 | 1812 : C on d icá  d in  z ilile  (lui) . . . C aragïa  
V [ o e ]v [ o ] d , in  care sä  tree  n u m a ï ferm an u rï, h r iso a v e  i p r iv ileg h iu r î §i câ ih  de a s id o s ie , 
C at. m s. IL  71 | 1821 : în câ  §i m a rg en ea  în v e c in a te lo r  jud e^ e, a sc u ltâ n d  d in  d epär-

1 P etr i tra d u it  asidosie p ar «der V er la u f d er Z e it, d ie  L ä n g e  der Z e it, d er Z e it 
rau m . D ie  S te u e r fr e ih e it , b efre iu n g , F r e ih e it , U eb erh eb u n g , E rlassu n g»  (T a sc h e n w b . 
rom . d eu tsch . Spr. H erm a n n sta d t, 186 1 , 27), m a is les  tro is  p rem ières a c c e p t io n s  
rep o sen t p ro b a b lem e n t su r une co n fu s io n , a ssez  p eu  co m p réh en sib le , d e  ce m ot  
a v ec  diastimâ.
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ta re  p ro p o v à d u ir ea  a sid o s ie i (n o te  : «scutire de trib ut»), s ’au  a b a tu t  la  n esu p u n ere , 
T V la d . 18 I 1821 : T u d or . . . li-a u  p ro c la m â t §i a sid o s ia  fä g ä d u in d  . . . uçurarea  
tr ib u tu r ilo r , ib id . 237 (cf. B o g rea , D R . II . 793), cf. 1827 : E P . D isc . 38 , cf. 1818 : 
U r. X I X . 186, 1838 : I§ . II . 5, e tc . —  E t . : άσνδοσία.

a stin o m ie  ( - i i)  «police». N é o lo g is m e  ép h ém ère  du  la n g a g e  a d m in is tra tif . 1820  : 
sä  se  d ee  în  s lu jb a  a st in o m ie ï 30 p a n d u r ï, U . X I I .  143 | efori aï a s t in o m ie ï, ib id . ] 1821 : 
d icem  câ n u m irea  A s tin o m ie ï sä  se  p refa cä  §i sä  rëm ân â  iaràçï ’C asa d e p r iv ig h ere ’, 
p recu m  aű fo st  m ai n a in te , U. X I I I .  160. —  E t . : άστννομία.

a stro lá v  «astrolabe». P o u r  un  ex . t iré  de l ’Is t . 1er. v . D A . s. v . — V ar. astroláviu 
(ib .). —  E t . : αστρολάβον.

a ta x ie  «désordre, irrégu lar ité , in d isc ip lin e»  (le D A . n ’en reg is tre  ce  m o t q u ’en  
ta n t  q u e  n éo lo g ism e  de la  term in o lo g ie  m éd ica le ), 1775 : cân d  de isn o v ä  sä  ca u tä  
v re-o  h o tär ire  a v re -u n u ï m a ï d e  jo sű  D ep a r ta m e n tű , sä  nu  se  ch iä m e  ju d ec à to r iï  
a ce ia  çi sä  se  în treb e  în ce  ch ip ü  §i p en tr u  ce  aü h o tâ r îtü  ace lü  fe lü  a cea  p ricin ä , 
f iin d ü cä  a c é s ta  e s te  a ta c s ie , de v rem e câ  aceç tï ju d ec â to r ï câ te  aü a  d ice  le -a ü  scrisü  
in ca r tea  lorü  de ju d e c a tä , U . I. 67 | 1783 : a ic ï lâ n g â  n o ï, în tr’a tâ te a  §i a tâ te a  
strä ji §i za p c iï s ’au  câ lca tü  de h o p  ca sa  cu tà ru ia , orï s ’aü jâ fu itü  §i aü  fu ra tü  lucru  
cu iv a ç ï §i nu s ’aü p rin sü  ce lü  v in o v a tü , seü  a lte  a ta c s iï s ’aü  fä c u tü , U. I. 309 | 1786 : 

■insä sä  c ä u ta p  sp re a nu  fa ce  vre  unü  cu su rü  séü  vre o a ta c sie  la  porn ire, U . I I I .  
22 I 1787 : p en tru  a ceea  dérâ n ep u tên d ü  D o m n ia  m ea  a  su fer i a cé s tâ  a ta c s ie  a 
cu rge , ca  o n e cu v iin c iô sâ  çi n ed rép tâ , U . I I I . 39, cf. 1791 : S tD o c . V I I I .  22 , 1793 : 
U . V I . 272 , 1 7 9 4 : U. V I. 299 , 1 7 9 6 : Iorga , C on trib . 211 , 1 8 0 7 : M itr. 45 , —  E t . : 
αταξία, cf. arou m . atâcsie (G eagea  318).

a te izm o s  «athéism e», 1780 : p en tru  a th e izm o s , O x en stiern ü — G h. V â rn a v  
C at. m s. I. 219. —  E t . : αθεϊσμός.

a teo fo v ie  «im piété» ( =  n e fr ic ’a  d u m n ëd ië ià sça , G loss. 1st. 1er. 8). E m p r u n t  
litté ra ire  e t  iso lé . F ic io r ii fora  lég ii si p a r in tii a th e o fo v iii , C ant. 1st. 1er. 124. —  E t . : 
à Νεοφοβία.

Atlanta «atlas, m ap p em on d e» , 1719 : m ä rog  M ärii S a le  sä p r iim ea scä  d e la  
n eh ä rn ic ia  m ea  un a t la n ta  care 1-am fo st  cu m p ä r a t cän d  am  fo st  la  V ien a , D oc. 
C an t. 200 . —  E t . : v u lg . ατλαντας (au lieu  d 'άτλας), cf. atlante (D A .) <  ita l. atlante.

a to m  ( -u r i, -e ) «atom e». C hez D . C a n tem ir  (v. 1st. 1er. 334 , 335 , 337) le  m o t  
d ér iv e  d irec tem en t du  grec e t  n on  p as du  la t in  ( - = atomus, D A .) , co m m e le  p ro u v e  
a u ssi le  G lossa ire  y a n n ex é  : a ío m w r i= lu c r u l cáre le  in tr ’a lt  ch ip  sau  p a rte  nu se  
m ai p o a te  d esp a r ti, d esp ica , ta ia , n e ta ia t , 8. (cf. ατομο(ν), d e άτομος <  a +  τόμος 
( τέμνω ).

a to in ice sc  « ind ividuel» , 1824 : se  v a  sig u rep s i a to m ic e a sc a  n e in grijire  a tu tu ro r  
n eferilor , I lu rm . X . 591 | m . d . : n o i sä  în ch izâ ç lu im  a to m ic e a sc a  n ein grijire  a 
n efer ilor  ce  v o r  râ m â n è, ib . —  E t. : άτομικός.

a to m is t  (-§ t i)  «atom iste» . C hez D . C a n tem ir  (V I. 300) s o it  du la t in  atoniista, 
s o it  d ir e c te m e n t  du  g rec άτομιστής.

a u té n tic  «au th en tiq u e» . C hez D . C an tem ir  authentic d ér iv e  d ir e c te m e n t  du  
g rec  αυθεντικός (v . H r. 863). O n p o u rra it ran ger so u s la  m êm e ru b riq u e a u ssi la  var . 
autendic (a ccen t? ), 1835  : U r. I X . 25.

a u to cra to r icesc  «im périal», 1769 : in im a  cea  pre b la g o ro d n icä , §i a u to cra to r i-  
cea scâ  a M on arh ieï V o a stre , A rh . R . I. 155. —  V ar. aftocratoresc, 1774 : U r. V I . 420. 
Il e s t  à rem arq u er  q u ’à c ô té  d e avtocrator (m o t a t te s té  d ep u is  le  X V I I e s iè c le  D A .
I. 371) o n  v o it  a p p a ra îtr e , à l ’E p o q u e  P h a n a r io te , a u ssi le  d ér iv é  avtocrator iß ,  
a p p liq u é  à C ath erin e  II de R u ss ie , cf. U rech iâ , D o c . 17. —  E t . : αύτοκρατορικός, 

a v lá c  ( -u r i)  «canal, r ig o le , chenal» , 1715 : a v ä n d  a v la cu r i, § a n p ir i fâ c u te , 
o p resc  a p a  d e  M are, Iorga , M or. 27. —  V ar. aflâc, A rh. R. II . 35. —  E t . : αυλάκι, 
cf. aro u m . avláchiü -e (D a l., G ea g ea  318).

a v lic e sc  «de cour», 1818 : orï-ce  za p ise  a v lic eç tï saü  p ro so p ich is  sä  p lä te a scä

I
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d in  p er iu sia  sa , U . X . 29. —  E t . : αύλικός cf. aroum . avlie (G eagea  318— 9), a lb . 
avili «corte, cortile»  (L eo tti) .

a v tex ú sio n  «libre arbitre». E m p ru n t litté ra ire  1788 : cred ü  în  cea  d u p â  urm à  
eg e lu lü  saü  m u ca d eru lù , a d eca  p roorizm u  sau  m ai în n a in te  h o tà r îrea , ar îd icân d ü  
a v te x u s io n  §i d e  sin eç ï stä p ä n irea  o m u lu i, V äcär . IIO . 249. —  E t . : αυτεξούσιον 
(de αυτεξούσιος, -a, -ov).

a v to crá t «em pereur». E m p ru n t littéra ire . 1787 : O cro tirea  ce lor  m ari trei 
a v to c r a t ii ,  G en C an t. 494 , cf. ib id . 530 . —  E t . : αύτοκράτωρ.

a x ió m a  (ou axióma? c f. D A .)  «axiom e» ( =  d isa  filo so fa sca , cáré in  lo c  d e  
ca n o n  d e p ra v ile  se  t in e , G loss. I s t . 1er. 9), v e s t i ta  a x ió m a  in tre  cei f iz ic e sc i f ilo so fi 
Isr. 1er. 33 | a x ió m a  v e c h ilo r  filo so fi si m a th e m a tic i, ib id . 39 | a c ia s ta  a x ió m a  de  
m u lte  ori s a  nu  se  a d ev erésca  ib id . 73. —  E t . : αξίωμα (p lus tard  axiômà c  fr. axiome, 
la t . axióma).

á x o n  «axe» (C ant. G ale. 37 cf. D A .) . —  E t . : άξων, (m a is  a x â c f r .  axe).

Il
bab áé «père, papa» (D A ., H E M .). T erm e fa m ilier , u s ité  su r to u t  en  M old av ie . 

A tte s té  ch ez  S ta m a ti, C. N eg ru zz i, K o g ä ln icea n u  (1834 : Iorga , Scris . s tu d . X V I ),  
A lecsa n d r i e t  C aragia le , il p a ra ît  v ie illi  a u jo u rd ’h u i (cf. D A . s. v .) 1. — V ar. babdeà, 
bâbdcâ. —  D ér. bäbäcü\ä «(cher, p e t it)  p ère , papa», babaivá, bàbdia S ä in . IO . II . 30. —  
E t. : μπαμπάκας «papa, p e t it  père» (H ép ).

b a ea licà  «épices, ép icerie»  (D A .), 1791 : m a rfà  de b a ca lica  ce  se  a d u ce  d e  
p e s te  D u n ä re , U. IV . 314 ( 1792 : lu cru rile  de b a ca lica , cf. S ä in . IO . II . 32. —  E n  
1791 o n  ren co n tre  a u ssi la  form e m u n ie  d e  l ’artic le  g rec : n e g u lito r ii c e  a d u cü  în  
lé r a  ta  b a ca lica , U. IV . 342. —  E t . : μπακάλικα (τα ).

b a lo ta r is i(r e ) «b allo ttage» . P o u r  un  ex e m p le  cf. IN ec . I. 249. —  E t . : μπα- 
λοτάρω (W .). c i t a i ,  ballottare.

ban d iérà  «p avillon  d ’u n  bateau» . S o u s c e t te  form e le  m o t e s t  a t te s té  ch ez  P re- 
d e tic i : b a n d ierä  f la g g e  n a v a lia  s ig n a , v e x il la  a p lu str ia  b a n d iera , I. 547. (cf. N egr . P .
T .). —  V ar. pandiérà, 1829 : C. N eg r ., F il. Cerc. D o c . 113. L a  v a r ia n te  pandelâ (D E n c .)  
e st  a t te s té  co m m e u n  term e  d ia lec ta l d e  G a la (i : v in îa  la  v a li eu  p a n d e la  lâ sa t î, p i 
u rm à ïar p leca  spre B r ä ila  §i r îd ica  p a n d e la , Gr. N . I. 319 (cf. C ihac II . 638 ). —  
E t . : μπαντιέρα (cf. μ παντιέρα τον καραβιού V en .) . Pandelâ rem o n te  p ro b a b lem e n t, à 
ca u se  d e l ’e, à  la  v a r ia n te  μπαντέρα (Som , W .) ; cf. παντιέρα (N eu gr . S t. IV . 57 , 
H esse lin g  2 7 -=  ita l. bandiera), arou m . pandierâ (N ie .) , banderd (D a l.) .  Cf. p. 92 .

b een d isi «approuver», 1788 : au  b e e n d is it  V iz iru l arä tä r ile  m e le , V á c . IIO . 
302 I 1821 : care a c e s t  a rzm ah zar  ce t in d u -se  §i la  M aria-S a  M eh m et P a sa  . . . 1-au 
b een d is it  fo a r te , p o ru cin d  ca  sä-1 a ib ä  îm p reu n â  eu  d u m n ea lo r  a -i fa ce  cu n o sc u t  
la  l'a r ig ra d , T V lad . 148. — E t . : μπεγεντώ (V en .), μπεγεντίζω (H ép .), μπεϊεντίζω (W .) 
c  tu rc  begenmek (aor. begendy) «ap p rou ver, agréer», c f. b u lg . beendisuvam (bendisam), 
serb e begendisati, § ä in . IO . I I I . 138, a lb . i Begendisur «bene accetto» , bejendis 
«accettare , grad ire, ap p rovare» (L eo tti) .

b ib il ( -u r i)  «sorte de d e n te lle  à  l ’a ig u ille , p o in te  tr ic o té e , p ico t»  (D A ., Cih. 
IL  639). —  E t . : μπιμπίλα «espèce d e p e t ite  d e n te lle , fe s to n , ourlet»  (H ép .), «bord, 
ourlet»  (D eh èq u e), c f. le s  d ér iv é s  μπιμπί/Μμα, μπιμπιλώνω, μπιμπύ,ώτης (D eh èq u e).

b u iu rd isi «ordonner, tra n sm e ttr e  o ffic ie llem en t»  (D A .), a v a n t  1743  : su lta n u l  
cetin d u-1  (arzul b o ierilor) l ’au  b u iu r d it  la  v ez iru l, sä  le  fa eà  p e  v o ie , N e c . IL  307 , 
cf. 1788 : le n . V acar . IIO . 289 , 1799  : D o c . P u tn . I. 134. —  V ar. buiurdi, v . p lu s  
h a u t. —  D ér. buiurdisit «confirm é, ap p rou vé» , 1813  : d o u é  an a fo ra le  b u iu r d is ite  d e

1 A  l ’ép o q u e  d ’H e lia d e , «n u m ele d e  t a tä  §i m a m ä  erau  n u m e  p ro a ste  . . .  se  
z icea  B ä b a cä  §i N in ea cà  çi prin  u n e le  ca se  A fen d ach i»  (c it. S cra b a , H el. R á d . 21).
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D o m n ia  S a  fra te lle  A le x a n d r a  M oruz, U rec h iá , C aragea  66 | *1870  : a d m in is tr a t ia - i  
un cod ru  p lin  de h o t i  b u iu r d is iti , A l. T. 1338 . —  E t . : μπουγιουρδίζω (p o u r  u n e  
lo n n é e  d e  1780 , t irée  d u  C ode Y p s ila n t i, cf. Tr. 360 (-= tu rc  buyurmak (aor. buyurdy) 
«ordonner, com m an d er» , b u lg . buiurdisam, S ä in . IO . I I I .  23 . L e  grec  m o d ern e  c o n 
n a ît  a u ssi le  su b s ta n t if  μπονϊονρδί (μπουγιουρντί) «ordre» (D eh èq u e ), cf. a lb . bujurdi 
«ordine» (L eo tti) .

b u iu rd ism à  «ordre» (D A .), 1802 : b u iu rd ism a  ce  am  d a t D o m n ia  m ea  la  
o b ç té scà  a n a fo ra  (cf. Çàin. IO . I I I .  23) | 1821 : sä  cerceta(ä  eu sc u m p ë ta te  tó té  
p ric in ile  ce  v i  së  v a  o rân d u i eu  b u iu r d ism a  D iv a n u lu i, U . X I I I .  49 . — V ar. buiurdizmä,
3. c. 338 , buiurdizmos, 1 8 2 1 , S t . D o c . X X I .  369 . buiordismà, 1 8 3 1 : A rh . O lt. X I I .  
387. —  E t . :  *μπουγιούρντισμα (cf. D A ., 1. c .) , d ér iv é  d e b u iu r d is i< μπουγιονρντίζο) 
[v. le  m o t  p réc.).

C
ca b u lip si «s’a b a isser , s ’h um ilier»  (D A .). A n c ien  verb e  de p o lite s se , cf. catadixi. 

P o u r  un  ex . ch ez  C aragia le , v . § ä in . IO . II . 69. E n  1862 on  ren co n tre  ce  v erb e  d an s  
un rom an  d e  B u jo rea n u , cf. Iorga , B u e . 7 (n o te). —  E t . : καμπουλεύω (d ’orig in e  
turqu e, cf. § ä in ., 1. c .) ,  cf. a lb . ben) kabull « accon sen tire , accon d iscen d ere»  
.L e o tt i) .

ca co d ém o n  «m au va is génie» ( =  d em o n  reu , a n g eru l sa tä n ii, u rg ie  d u m n ë -  
i ië ia s c a , G loss . 1st. 1er. 13). M ot so u v e n t  u s ité  p ar D . C a n tem ir  1705 : h a m e le o a n e , 
lo m n u l d ia v o lu lu i si d á sca lu l c a co d em o n u lu i, 1st. 1er. 310 | m . d. d ia v o lu l sa ra c ii 
si ca co d em o n u l rob iii, ib id . 311 | 1710  : ï-a u  a r ä ta t  D á sca lu l sau  ca co d em o n u l,  
precum  v a  a v é  b im in ^ a , H r. 252 . —  E t . : κακοδαίμων cf. la t . m éd . cacademon (ex . : 
B rillu s s it  d y b ly k , ca ca d em o n  d eh n a  v o c a tu r , B o h em á r , v . 25, F la jsh a n s , I. 41).

ca la icá n  «couperose» (D A .), «su lfa te  d e fer, v itr io l d e H o n g rie , v itr io l vert»  
'D am é). A tte s té  d ep u is  le  X V I I I e  s .,  co u ra n t e t  p o p u la ire  (pour le s  ex . cf. o. c ). —  
^ar. calacàn, càlacàn, câlâcdn, calaicdm. —  D ér. câlâcâni, cdldcânit «tein t en  vert»  
'D a m é). —  E t . : καλαχάνι (VI.) ~  χαλκάν&ον, χαλκάν&η, cf. serb e  kalakan.

ca la m b ó ch i «mais». H L . *1715  : la  a ce st  oraç î§i ^in gräun^ ele, a d ecä  gráu l 
ji orzu l ca la m b o ch i p in  grop i, A rh . R . IL  109 . —  E t . : καλαμπόκι, cf. arou m . câlam- 
mkiü (G eagea  324 ), a lb . kalamók, kalambók, kalamôtê (M eyer).

ca la p éd  ( -p o a d e  si -pod u ri) «form e de cordonnier»  (D A .). —  D ér. calapoddr 
(qui fa it  d es form es d e  cordonnier»  A le x i. —  E t . : καλαπόδι, cf. le s  d o u b le ts  d ’or ig in e  
;urque calup e t  calip Çàin. ΙΟ. IL  83— 4 ; arou m . calupôde, câlâpôde (G eagea  324), 
d é g l. calup (P a p a h a g i IL  62 ), a lb . kalimpodhje (M eyer).

c a lia v é tâ  (M old ., u s ité  su r to u t  au  p lu r. : cal\avete) «jarretière» (D A .). — 
Et. : καλτζοδέ.τα, C ihac. IL  641 ( c i t a i ,  ca lza  +  gr. δετός «lié») cf. arou m . cdlfdnetd 
G ea g ea  324 , P a sc u  D E M R . IL  24) ; p ou r le  ch a n g e m e n t  c f. = - CGr. § 17.

ca m ilo -p á rd a l «girafe ; a n im a l fa b u le u x  ch ez  D . C antem ir». 1705 : U n  hris- 
n o s  pre cá r ile  ca m ilo -p a rd a lu l a n co  m ai de n a in te  il in v e t iá s e , 1st. 1er. 124 | m . d. : 
ir ism o su l cá r ile  an co  d e  d e m u lt  C a m ilo -p ard a lu l le  ta lcu ise , ib . 173. —  E t. : καμη- 
λοπάρδαλις.

c a m u h à  «éto ffe  d e  soie» (D A .). A u x  e x . y  c ité s  a jo u tez  : 1715 : c in e  ce  p u tea  
ip u ca  p e  p o a r tà  ieç ia  . . . c in e  eu  a ç tern u te , c in e  eu  p o s ta v e , eu  ca m u h a le , Iorga , 
d o r . 76 . —  V a r . camohas (camohus)? —  E t . : καμουχάς cf. b u lg . kamuha, h on gr. 
tamuka, ita l. camocatto, cammuccà, e tc . L a  so u rce  p r im it iv e  d e  to u s  ces m o ts  e s t  
e c h in o is  kimsa q u i s ’e s t  gén éra lisé  d a n s les  la n g u es  eu ro p éen n es p ar l ’in te rm éd ia ire  
lu  p ersa n  kamhä « D a m a st od er B rokat»  (L o k o tsch , 1043).

ca n d ilép te s  «a llu m eu r d es la m p es à l ’ég lise»  (Cih. IL  642 . —  E t . : καντηλάπτης. 
c a n g h é lá  «barre, g r ille , b a lu strad e»  (Cih. IL  643 ). —  E t . : κάγκελλο(ν), (plur. 

ιάγκελλα) arou m . cdngild (G eagea  3 2 6 ), a lb . kangjéle (L eo tti)  c  la t. cancelli (M eyer, 
•ígr. S t. I I I . 23).
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ca n o n á rh  (-§ i)  «chantre» (D A ., IN e c . V . 104). —  V ar. calonarh, 1764  : M itr. 30. — 
D ér. *canonarhisi (la se u le  v a r ia n te  a t te s té e  e s t  cananarhisi : î§i tr à m ite a u  cop iii 
la  d a scä lu l C h iosea  . . . ca  sà  inve^ e sä  ca n a n a rch ise a scä , G h ica , Ser. 76). —  E t . : 
κανονάρχης. L e v erb e  canonarhisi p o u rra it p ro v en ir  d irec te m e n t  du  g rec  κανοναρχώ 
«entonner» (cf. T ik tin ).

ca n on ia l «étab lir , régler» (D A ., T ik tin ). 11 p a ra ît q u ’en ce  se n s  la  se u le  form e  
rée llem en t u s ité e  fû t  ce lle  du  p art, p a ssé  : canonisit. E lle  e s t  a t te s té e  à p a rtir  de 
1804  : p e s te  d á jd iile  c a n o n is ite  sä  se  p u ie  . . . a d a  . . . c â te  o ju m â ta te  d e  leu , Tes. 
II . 327 (cf. T ik tin ). L e term e  limbà necanonisità (cf. ngr. άκανόνιστος «irrégulier  
n on  réglé» V I.) q u e  le  D A . ne c ite  q u e  d ’ap rès le  d ic t io n n a ire  d e D a m é , e s t  u sité  
p ar A . B e ld im a n , en  1820 : îa s te  eu  n e p u tin jâ  a scr ie  c ev à  în tru  o lim b à  necan o-  
n is itâ , B S . 329. P o u r  le  sen s e c c lé s ia s t iq u e  d e  c e t  ad j. m u n i d e p ré fix e  p r iv a t if  v. 
T ik tin , s. v . —  E t . : κανονίζω. D a n s la  la n g u e  du  X V I I e s. canonist n ’é ta it  em p lo y e  
q u ’au sen s r e lig ieu x  («im poser u n e  p é n ite n c e  à  qn.» D A .) . D a n s c e t t e  a ccep tio n  
le  v erb e  e s t  in sép a ra b le  du  v ie u x -s la v e  kanonisati e t  d e l ’a lb . to sq u e  kanon «règle, 
p én iten ce» , kanonis «régler» (C ihac, IL  6 4 3 ), m a is g u èg u e  kanu, -ni « d ir itto , legge·» 
(B a sh k im i).

ca n ta r ia ticà  « taxe d e  p esage» (D A .). A n c ien  term e  fin a n c ier . M ot a t te s té  
d ep u is 1776 , cf. U r. I. 86 e t  U . IL  240. —  E t . : *κανταριατικά (un d ér iv é  de κανταριά 
«pesée», cf. D A ., se lo n  § â in ea n u  il s ’a g ira it  d ’u n e  fo rm a tio n  h y b r id e  tu rco -g recq u e , 
IL  86).

ca ra v a ch ir  «patron d ’u n  b a te a u , ca p ita in e» . E m p ru n t litté ra ire  ta rd if. 1850 : 
F er ice  d ’ace i p lu tito r ï pre m ârï §i pre o ch ea n u ri Cu în te le p t  ca ra v a ch ir  c e ’n d rép tâ  
la  lim a n u r i, Z ilo t, S t . 357. — E t. : καραβοκύρης, a rou m . câràvuk'il, câràvuk'ir 
(G eagea  327).

earch in  « (co n ste lla tio n  du) cancer», 1780 : în tru  a c ia s tä  lu n ä  so a re le  sä  a flä  
in  zo d iïa  ca rch in u lu ï §i créç te  p â n â  la  21 de z ile , care z i o n u m escû  §i p lio s ta s io n ü , 
M in eiu , B H . IL  260 . —  E t . : καρκίνος, cf. a lb . karqin (L eo tti) .

card ain à  «card am in e d es prés» ( =  arobu§or) (D A .). P o u r  le s  n o m b reu ses  var. 
v. ib id . L es p rem iers ex . d a te n t  de la  se co n d e  m o itié  du X V I I I e s ., m a is il p eu t b ien  
s ’ag ir  d ’un n om  d e  p la n te  b ea u co u p  p lu s an cien . —  E t. : κάρδαμον «cresson».

earfifä  «ép ingle (D A .). M ot v ie illi  d o n t le  se u l ex . se  tr o u v e  d a n s le  rom an  
d e N . F ilim o n  : c â te v a  ca r fite  (ace) d e  aur, cu  p ie tre  sc u m p e  (v. D A . s. v .) .  —  E t . : 
καρφίτσα, arou m . καρφίτσα (G eagea  327 , P a scu , D E M R . IL  25) m egl. càrfifà, b u lg . 
karfása (C apidan , M egl. I. 86) a lb . karficë (L eo tti) .

carin ä  «partie d ’un  can ot» , « lem nul cu rb a t care a le â tu e ç te  p a rtea  d e  jo s  a  u n ei 
lu n tre  sau  d u b e §i a le  cáréi ex trem itä ^ i fo rm ea zä  p iscurile»  (en R om an a^ i, cf. D A .). 
L e d o u b le t  m o d ern e  carenâ e s t  d ’or ig in e  la t in e  ou  ita lie n n e  (V id os, 294 ). —  E t . : καρίνα.

carto fór «joueur de ca r tes  p assion né»  (D A .). —  D ér. cartoforie «passion  d es  
cartes» (D a m é), (var. hartoforie, 1835 : G orjan , H a lim a  IL  5). —  E t . : καρτοφόρος 
(le e in itia l so u s l ’in flu en ce  d e  carte).

ca s te lâ ch i «p etit ch âteau » . H L . 1715 : u n  c a s te la c h i fâ c u t  d e  F râ n cî p en tru  
p a za  c e tà t iï ,  A rh . R. IL  77 (cf. D A .) . —  E t . : καστελλάκι.

ca ta c lism ó s  « b o u lev ersem en t, m alheur», 1779 : sà n t  a a ç te p ta  rä sp u n su l de  
b u n  noroc al v à n zà r i §i d e  sp oru l b a n ilo r  al târi d u m (ita le ), iar nu  t o t  d e  c a ta c liz m o s ,  
F u rn icà , D o c . 49 . —  E t . : κατακλυσμός.

ca ta d ieh i «m isère, co n d a m n a tio n » , 1715 : care c a t a d i c h i  çi n e v o ie  vâ -  
zà n d u -o  u n  p o p â , Iorga , M or. 55 . —  E t . : καταδίκη.

I .  ca ta d ix i (intr. e t  réfl.) «daigner». T erm e d e p o lite s se , em p lo y é  n on  se u le m e n t  
p ar A lecsa n d r i, N eg ru zz i, V la h u jä  (cf. D A .) , m a is a t te s té  a u ssi d a n s la  la n g u e  a d m in i
s tr a t iv e  de l ’E p o q u e  d es P h a n a r io te s . 1817 : aü c a ta d ic s it  sä  se  a d u eä  (c. a. d. cárt*  
b iser iceçti)  în térà  d in  locu rï s trä in e , U . X . 428 | 1839 : au  c a ta d ic s it  a u m b la  d in  
c a sà  in  ca sà , G orovei, M illo 26. H e lia d e  a  ran gé ce  v erb e  p arm i c e u x  q u i o n t p é n é tr e
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d a n s la  la n g u e  ro u m a in e  p a rlée  (cf. p. OO)1. O n ren co n tre  le  p lu s  s o u v e n t  la  form e  
n é g a t iv e  du v erb e  (ex . la s ’ câ  nu  se  m a i c a ta d ic se sc e  sä  n e sä r u te  m in a  ca  m a î’n a in te , 
A l. T . 779 ), ce qu i corresp on d  p a r fa ite m e n t  à l ’u sa g e  g rec. (cf. δεν καταδέχομαι «ne p as  
d aigner» P .). D e  n os jo u rs on  ren co n tre  en co re  ce  v erb e  d a n s le s  t e x te s  a rch a ïsa n ts  : 
a tu n c e a , c a ta d ix i sä  zâ m b ea scâ  D om n in a , m ergem  c ’o m are n o u ta te  la  Ia ç i, S a d o v .  
Z od. 429  s ’au  îm p lin it  d o n â  z ile  d ecâ n d  nu m a i c a ta d ix e ç te  sä  p e -a ca sä , P e tre scu , 
L u c. 30. P a r fo is  on  y  a t ta c h e  u n e  n u a n ce  iro n iq u e  : d— 1 S en a to r  C astriç c a ta d ic se ç te  
în sfâ r sit  sä  fa cä  m esa lian jA  eu  fa m ília  Sb ilJ , S orb u l, P a t im a  30. —  V ar. catadexesc, 
H elia d e , B S . I I I .  589. — D ér. catadixire, catadixit, catadixealâ (D A ., s. v .) . —  E t . : 
καταδέχομαι (Cih. I I . 644 ), cf. arou m . câtâôicséscu, a lb . katadhéksam. (G eagea  328, 
P a scu  D E M R . II . 35).

II. catadixi «condam ner», 1837 : c in e  v a  c it i  (c. à. d . le  rom an  F ile r o t  eu  A n tu sa )  
sä  z icä  D u m n e zeu  sä-1 erte  . . .  ïar  c in e  v a  e u g e ta  ca  sä-1 c a ta d ix a sc ä  sä  fie  su p t  
a n a tim a  tu tu lo r  sfin^ ilor p â r in tï, C at. m s. I. 441 . —  E t . : καταδικάζω. L a form e  
ro u m a in e  p a ra it a v o ir  su b i l ’in flu en ce  de catadixi «daigner» (-= καταδέχομαι) cf. § 76. 
Cf. arou m . câtàdicâtsescu (G eagea  328), a lb . katadikds (M eyer).

catafighion «refuge, asile». T erm e rare du la n g a g e  a d m in is tra tif . A p rès un  
ex e m p le  iso lé  d a n s la  la n g u e  e c c lé s ia s t iq u e  du X V I I e s. (1680 : u n d e ca ta fig h io n  
a d e v à r a t  ç-ar gä si?  B H . I. 235 ), on  ren co n tre  ce  m o t en  1796  : f iin d -câ  în  b ec iu r ile  
§i g ä u rile  z id u rilorü  d in  cu rtea  v e c h e  aü g ä s itü  c a ta fig h io n  ô m en iï rëï, h o { i, b orfaçî, 
b o ln a v ï §i fu gar ï, U. V I. 313. —  E t . : καταφύγιον.

catafráct «cou vert d ’u n e  arm u re d e  fer». P o u r  u n  ex . tiré  d e § in c a i v . D A . —  
E t . : κατάφρακτος.

catagrafíe (-íi) 1. «inventaire» (DA.). Attesté dès 1764 : condicä pentru cata- 
grafiile schiturilor, Cat. ms. II. 417 | 1785 : sä vedeli catagrafia de averea ce a rëmasü 
aceluï Doftorü, U. I. 364 ( 1790 : sä facä catagrafia de totû rëmasü lui, U. III. 584 | 
1791 : a se face catagrafíe de tóté aceste fênurï, U. IV. 12 | 1793 : sä facä catagrafia 
de toatä averea lui, Ur. XVI. 328 (selon le DA. ce serait la p r e m i è r e  m e n t i o n  
du mot) I 1798 : catagrafia de tótá pereusia caseï, U. VII. 500. Le mot reste en usage 
pendant le XIXe s. cf. 1845 : árendásul sä indatoreazä a face in cursul anulul d’întîiü 
al aceçtii arenduirï lämuritä catagrafíe de tojt clâcaçiï moçiï §i de starea lor, StDoc. 
XXI. 537 pour d’autres ex. v. DA. s. v.). Même en 1928 ce mot revient dans une 
récension de M. N. Iorga : (Adolf Schullerus Verzeichnis der rum. Märchentypen) este 
cea mai vastä catagrafíe a poveçtilor româneçti. Rev. Ist. XIV. VV445. Cf. 1937 : 
R FR. nov. 346 ; 2. «recensement». 1783 : fiindü trebuin^à de a se face §i Catagrafia 
aie! în oraçul Domnieï mele Bucurescï, U. I. 249 | 1785 : sä facä catagrafíe de tojá 
preo^ii §i diaconii câ$i se vor afla, Ur. II. 271, cf. Ur. I. 22, 1815 : ibid. 234, 1825 : 
Ur. XIX. 112 1832: Reg. Org. 19, 32, etc. En ce sens aussi le mot est attesté en roumain 
contemporain : nu prea târziu, aces^i domni (c. à. d. ceux qui font le recensement) 
s’au cam obosit . . . §i eu am rämas singur, sä-mi vizitez pe enoriaçi §i sä fac cata
grafia necesarä, Galaction, Rox. 19. — Var. catagrifie, 1804 : Ur. I. 22, catagrafi, 1817 :
U. III. 455, *1825, Zil. R.-Hasd. — Dér. catagräfic (cf. operationi catagraphice, 
LM. II. 532), catagraficesc, 1840 : lucrärile comisii catagraficeçti, Iorga, Kotzebue 
46, cf. 1851 : Doc. Vr. I. 198, catagrafià (Damé), catagrafisi (DA. s. v.), catagrajiér (Εν. 
G.).—Et.: καταγραφή, cf. aroum. catayrafià «recensement» (Pascu DEMR. IL 47, Dal.).

catáhrisis «abus» (D A ., P red . I. 34). U n  d es term es les p lu s fréq u en ts  à l ’E p o q u e  
P h a n a r io te . 1775  : in sä  ju d e c ä to r u l nu n u m aï a se  n u m i eu  c a ta h r is is  cea  m al d in a in te ,

1 II e s t  à rem arq u er q u e  C. N eg ru zz i ch erch a  à m o tiv e r  l ’in tr o d u c tio n  d e  ce  
v erb e  p lu tô t  p ar l ’in flu en ce  de la  la n g u e  d es ch a n ce ller ie s  : C árivá  b oer i rugini^i 
în  ro m â n ism , n e p u tâ n d u -se  d ep r in d e  eu  fru m o a se le  z icer i : p a r ig o r ise sc , caladicsesc, 
§. c . 1. to a te  în  esc, c r e a t e  d e  d i e c i i  V i s t i e r i e i  p en tr u e ä  a tu n c i în tre  
ei se  p lo d ia  g én iü l, çed eau  tri§ti çi jâ lea u  perd erea  lim b ii, N egr . P . T. 177— 8.
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U. I. 46 I 1785 : ca sä conteneascä accst catahrisis, Ur. II. 78 (premier ex. du DA.) 
I 1787 : dupä acestü cuväntü, eü (mäcar cu catahrisis) pociu sä zicö cä limba rumä- 
néscâ dä la anul 1688 s-au inceputű, len. Väcär. Gram. BH. II. 320 | 1792 : sä aducä 
tréba la catahrisisű ín loc de îndreptare, U. IV. 105, cf. 1794 : U. V. 16, 1799 : Ur.
III. 6, etc.1 Après 1810 ce mot est encore très usité. 1812 : fär’ de a se primi de câtre 
d-voastre cea mai micä catahrisis, Urechiâ, Carageà 3 | 1814 : a nu face câtuçi de 
putin catahrisis sau incurcäturä, ibid. 19 | 1835 : spre a împiedica unor asemine 
catahrisuri, Ur. VIII. 137. Vers la fin du XIXe siècle on ne se sert plus de ce terme 
administratif que par ironie, ex. obçteasca obicinuitâ Adunare au ajuns o adeväratä 
adunäturä slugarnicä, care mcuviin^eazä toate catahrisurile, Al. T. 1338 | 1889 : 
bärbierii podgorieï . . .  se fäcuserä boiangiï de fisionomiï învechite §i se puserà pe 
catahrisis, amägind lumea cä pot întineri pe toate cotoroan(,ele, Petrescu, Buchetul 
15. — Var. catahris (catahris, -uri), 1785 : Ur. IV. 35, 1787 : GenCant. 539, 1840 : 
Ur. VI. 482 ; catahresâs, 1831 : Doc. Bari. IV. 305 ; acatahrisis, 1785 : cele mai multe 
acatahrisis, Ur. II. 77 ; catahrisit, 1822 : U. XIII. 379. — Et. : κατάχρησής, cf. aroum. 
catahrisià (Geagea 328).

c a ta h r is t ic ó s (-ó n )  «abusif», 1819  : în d a tâ  r â v n in d  asu p ra  a ce stu i tâ rg , s u b t  o 
sla b â  n u m ai ca ta h r ist ico n  nu m iri, c i m ai ín u n n á  ç’aü lu a t  a c e s t  tâ rg  a sä  zäc i §i 
F ä lt ic e n ii ,  D o c . C all. 560 . P o u r  u n e  d o n n ée  ta r d iv e  cf. A n u l 1848 II I . 508 (« licen tiat 
ès c.atah risticoase»). —  E t . : καταχρηστικός, -óv.

c a ta h r ist icő s  «ab u sivem en t»  (D A .). P o u r  d eu x  ex e m p le s  de 1820 e t  de 1827
V. ib id . —  E t . : καταχρηστικώς.

ca ta lep tó s «en d é ta il, d ’un e m an ière  d éta illée» , 1713  : nu p o ciu  rä sp u n d e  Märii 
T ale  c a ta le p tó s , Iorga , S cris. B rân c . 6 | m . d. : sä  v e s te ç te  cu m  cä  D a n ez ii au  lu a t  
S ta d a , c e ta te a  d án  P o m era n iia  . . . p r in zän d  çi pä g h en erariu l ce  era ín c e ta te  çi 
a lte le  c a ta le p tó s , 1. c. —  E t . : καταλεπτώς.

ea ta n d is i «ab ou tir , en arriver, f in ie  par». L e seu l e x e m p le  c ité  p ar le  D A . est  
ran gé so u s catadixi. 1794  : la  ce h a lü  era sä  c a ta n d is im  cu  to^ ii,, U . V I . 441 | 1795 : 
a c a ta n d is itü  a face  o  îm p reu n are , U . V I . 425  | 1800  : ap o i, g ä sin d u  eü om , ca  sâ  
nu m ä p â g u b escu  de ace  b in a , cu  ci c u v â n t  v o eç te  d u m n eii ca sä  m ä p ä g u b a scä . 
lip o n  a sä  ca ta n d isa sc ä  tr ia b a , cä  p en tru  a c e s t  p o n t sä  d au  ja lu b ä , §i n ä d ä jd u esc  
cä -m  v o iu  g ä si d r e p ta te  d elà  m ilo s t iv u l s tä p ä n , D o c . B âr l. II . 95  | 1813  : au c a ta n d is it  
ca  v en itu r ile  a ce s tu i s f în t  läca§ sä  cu rgä  . . .  in p u n g a  n u m a i a u n u i om , U rec h iä , 
C arageà 10 | 1814  : a tu n c i u rm ézâ  n eg reç it  sä  ca ta n d isé sc â  a  fi sp ita l n u m ita  m o-  
n ä stire , U . X. 778 | 1821 : sä lb ä tä c iu n e a  a ce ia  a o sta ç ilo r  a c a ta n d is it  in tru  d u m es-  
sn ic ie  §i lin iç te , T V lad . 131. Il e s t  à rem arq u er q u e  le  m s. d e  le n . K og . o ffre  p lu 
sieu rs ex . de ce  v erb e  (f. 103 , 114 , cf. G iu rescu , B u l. C om . Is t . II . 146) q u i o n t  é té  
o m is  d a n s l ’é d it io n  d e K o g ä ln icea n u  (cf. Cron. I I I .  209 ). — V ar. cantandisi, U . X. 
725. —  E t . : καταντώ, cf. arou m . câtândisire (P a scu , D E M R . II . 13 , G ea g ea  328 ), alb . 
katandis «ridurre» (L eo tti) .

ca fa o n  «Grec» (p é j., D A .). A u x  ex . y  c ité s  a jo u te z  : 1822 : iar cei färä  m ai 
o m en ie  c a ta o n i îçi râd ea  d e d ân çii, su in d u -i în  câ te  un  d ea l in a it  çi b â g â n d u -i in bu^i 
g o a le , T V lad . 327. —  V ar. cafaún (D a m é). — E t . : κάτσα, κατσίκι «chèvre» cf. P h ilip -  
p id e , V R . IV . 38 e t  B o g rea , D R . I. 79, 5 52 , II . 794.

c a tá sta sis  « situ a tio n , p osition »  (D A ., T ik tin ), 1804 : já lu ito ru l la  c a sa  verï-  
câru ï om  cu  c a ta s ta s is  p u te a  sä  g â sé scâ  o ca sà  cu  ce le  tr eb u in c ió se , U . V I I I .  458 —  
V ar. calastisie (a ccen t? ), 1798 : d in tr ’ace ï b a n ï i se  h à râ zesce  ta l. 5000  a  se  a ju to ra  
la  c a ta s t is ia  stâ re ï sa le , U . V I I .  359 . —  E t . : κατάστασις, cf. arou m . catastase «stare, 
s i t u a t e ,  avéré» (G eagea  328).

1 R e m a rq u o n s q u e  le  sy n o n im e  ro u m a in  de catahrisis é ta it  rea unnare, e x . 
1 7 8 0 :  ca  sä  nu  sä  fa cä  §i la  c e a s ta  c a t a h r i s i s ,  a d i c ä  r e a  u r m a r e  
(~ôià và μη γίνεται και ταντης κατάχρησιςί Y p s. 199).
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catatrexi «persécuter» (D A ., T ik tin ). A t te s te  d ès la  fin  du  X V I I I e s. : C äp ita n -  
p aça  . . . c a ta tr e x ise  p e  v ez iru l H a li-p a ça  cu  p r ic in ä  cä  au  isc ä lit  tr a c ta tu l, V äcär . 
I I O . 293  I 1 8 2 2 : a c é s tâ  p r ic in ä  cä  c a ta tr e c s it ï  h u z m e tu  çi nu  da$ï s lu jito r ï, sä  se it!  
cä  e s te  o ínvin ovát-ire  d in  ce le  m a i m ari, U . X I I I .  375. —  catatrixi, A lex a n d r i, cf. D A . 
s. V., catatrehsi, P o lizu , catatreci (fa u te  d ’im p ress io n ? ) S ih l. 93 (v. T ik tin . s. v .) .  —  
D ér. catatrexit, catatrixit «persécuté». 1828  : creç tin iï ce ï c a ta tr ic s it ï  s ’au  în a rm a t, 
U r. X I X .  190 ; catatrehmôs, P o liz u  (au cu n  e x e m p le  d a n s le s  t e x te s  d e  l ’ép o q u e). —  
E t . : κατατρέχω, (aor. con j. κατατρέξω), κατατρεγμός.

catatrinisi (cu h u li) «accab ler d ’injures». H L . litté ra ire . 1787 : Iar c ît  p en tru  
ce le la îte  h u li cu  care-1 c a ta tr in iseç te  C an tem ir , cu m  cä  S to ln ic u l d â  rele s fa tu r i B r în co -  
v e a n u lu i, G en C an t. 309. —  E t . : κατατνραννώ «tyran n iser , m a r ty r iser  ; op p rim er, 
torturer» (VI.).

catâvisis «réduction», 1783  : p en tr u  z ile le  d e  c la cä  c a ta v is is ü  le -a ü  fâ cu tü ,  
lâ sâ n d u -ï n u m a ï p e  o p t z ile  in tr -u n ü  a n ü , U . I. 431 . —  E t . : κατάβασις.

c a ta v té  (a d v erb e  pris a d je c tiv e m e n t)  «p rop rem en t dit», 1799 : cän d  nu  vor  
p u te a  v e n i în çiï ceï c a ta v to  p o stä v a r i, U . V I I I .  90 . —  V ar. cataftó, 1805  : ca  sä-1 
c u n ó sc e ti de a cu m  m a in te  d e c a ta fto  C a im acam  çi E p itro p  a l n o stru , U . V I I I .  492. —  
E t. : κα&αυτό.

ca te îro n is i «déd aign er, m épriser». H L . litté ra ire . A  în cep u t e l a  ca te fro n is i 
çi a  n ec in st i, G en C an t. 301. —  E t . : καταφρονώ, cf. arou m . càtâfroniséscu (G eagea  
32 8 .). a lb . katafronis (H a rd y  30).

ca teg o r  (accen t? ) « accu sa teu r, d étracteu r»  (LM .). N o u s  n ’a v o n s  re lev é  d an s  
a u cu n  t e x te  ce m o t d o n t  l ’e x is te n c e  rée lle  e s t  fort d o u teu se . —  E t . : κατήγορος.

ca teg o r ie  «m éd isan ce, ca lom n ie» . M ot v ie illi  q u i p a ra ît  n ’a v o ir  é té  très  fréq u en t  
au X V I I I e s. L e. p rem ier  e x . d e  D A . d a te  d e 1819  : a ce i ce  se  d ep ä r tea zä  su b  c a t e 
g orie  d e  v in ä , U r . I. 129. P lu s  tard  le  m o t e s t  a t te s té  ch ez  A lecsa n d r i, F ilim o n , P iscu -  
p escu , m a is  to u jo u rs  a v e c  u n e  lég ère  n u a n ce  d ’a rch a ïsm e  (cf. 1876 : LM . IL  535). —  
V a r. catigorie (D A ., s. v . ) 1, catigurie, 1 8 3 5 :  S t . D o c . X X I .  220 . —  E t . : κατηγορία, 
arou m . càiigorie, οάΐίγιιτίβ (G eagea  329 , P a sc u  D E M R . IL  25).

c a te g o r is i,  ca tig o r is i «m édire, ca lom nier» (D A .). T erm e trè s  fréq u en t au  
X V I I I e  s. e t  au  d éb u t du X I X e ,  su iv i s o u v e n t  d ’u n  sy n o n im e  rou m ain . 1788  : ea  
d e-lü  v a  m a i  c a t i g o r i s i  ç i - l ü  v a  m a i  o  c  ä  r î, U . I I I .  517 | 1791 : aû  çi 
n e c i n s t i t ü  în tê iü  p e  J ia n u l cu  to t  fe lu lü  de v é r b e  p ró ste  . . . c a  t  i g  o r ί- 
s i n d u -i çi n ém u lü , U . IV . 172 | 1793  : n e c a teg o r ise sce  îm p o tr iv a  b u n eí-v o in ^ e  a 
m ilo s t iv u lu ï Im p ëra tû , U . IV . 485 | 1794  : c a teg o r is in d ü  ju d e c ä jile  fâ r ’d e  n ic ï u n ù  
c u v ê n tû  ín d r e p ta tű , U . V . 481 . Ce v erb e  re v ie n t  s o u v e n t  d a n s le s  le t tr e s  d e T . V la d i-  
m irescu  : C um  nu s o c o t it ï ,  cä  pre m in e  m ë ca te g o r ise sc e  n u m a ï ta g m a  jä fu ito r ilo r , 
iar pe jâ fu ito r ï i ca t ig o r ise sc  t ê t e  n ea m u r ile?  U . X I I I .  41 j A p o i d e ce  färä  n ic iu n  
c u v â n t  al drep tä^ ii m â  c a te g o r is ij i?  T V la d . 47 | D ar  d a eä  e s te  ta g m a  je fu ito r ilo r  
d rea p tä , çi n o ro d u l v in o v a t , cu m  d e nu tr im ite t i  d u m n ea v o a s tr ä  çi pre la  în v e c in a te le  
n ea m u r i c a  sä  v e d e l i  pre c in e  ca teg o r ise sc?  V â r to su , T V la d . 42 . A  la  m êm e  d a te  le  
m o t s ’est in tr o d u it  a u ssi d a n s le  p arler  rou m ain  d e B r a ssé . 1822 : u n  om  za v is tn ic ü  
a sä  c a tig o r is i, D o c . § c h e i, I I I . 61. A u  co u ra n t du  X I X e s. on  le  r e tro u v e  d a n s la  
p h ra séo lo g ie  d es é cr its  r év o lu tio n n a ire s  de 1848 (cf. ofi^erii ce  s ’aü a fla t  ca tig o r i-  
s in d u -sä  d e  p o p o l, ar fi e u g e ta t  sä  tra g ä  arm a  de fo c  cu  p is to lu l, A n u l 1848 , I. 554), 
a in si q u e  d a n s le s  p ièce s  de ca ra ctère  a rch a ïq u e  d ’A lecsa n d r i e t  C aragia le  (v . D A . 
s. v .) . L e  d ic t io n n a ire  de L au rian  e t  M assim  (1876) m arq u e u n  m o m e n t  de tr a n s it io n  : 
se lo n  ce s  a u te u r s  «ca tegorie , -e scu  . . . l . i n  i n t e l l e s s u l u  s e u  p o p u l a r i u ,  
a v o rb i c o n tr ’a  e u iv a , a  verb i d e  reu , a d e fa im à , a a c c u s é  ; d éro , co n fo rm u  e tim o lo g ie i

1 L e d ic t io n n a ire  ro u m a in -a llem a n d  d e  S . P e tr i d o n n e  ce m o t en p lu sieu rs  
sen s : catigorie «die C a teg o rie  . . . figü r l. d ie  C lasse, A rt, d as F a c h  ; d er S ch la g , 
d a s  G e lich te r  ( ? ) . . .  d ie  V erläu m d u n g»  (I. 134).

11
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si intellessului, celloru alte derivate d’in usulu limbei s’ar pote : 2. applecà si eu 
insemnarile de : a dice ceva de altu ceva, a predicá, a enuntiá, a pune intr’un a cate- 
goria, a classificá, a calificà, etc». (I. 536). Aujourd’hui le sens primitif de categorisi 
ne semble plus être compris (communication orale de M. Constantinescu, originaire 
de Bucarest, professeur au lycée d’Arad) et le verbe en question est considéré comme 
un dérivé de categorie (cf. DA. s. v.). Voici quelques exemples modernes : 1912 : to(i 
îçi numärau banii, îi categoriseau §i se pregäteau sâ-i a§eze prin buzunare, CL. XIV. 
618 I 1935 : e greu sä categoriseçtu noul roman al lui E. Lovinescu in vreunul din 
genurile de biografie roman(atä sau de roman, Farn. II. 9. 95 | m. d. : noi, to(i dar 
absolut to(i träim de pe urma trudei acestui (äran, a§a prost §i lenes, cum il cate- 
goriseçti d-ta ï Rebreanu, Räsc. 11 | 1937 : daeä ar fi sâ-i dâm o categorisire acestei 
boale ( =  herpesul genital) ar trebui, desigur, sä-i punem ca titlu : O mare plictisealä, 
Trup §i Suflet, 2 févr. p. 11, cf. Petrescu, Luc. 57. — Var. catigori, categori, v. plus 
haut et RI. XIX. 52. — Dér. categorisire ~  ca'igorisire, catigorisit, ex. 1795 : o pricinä 
rea §i catigorisitä, U. V. 257 | 1819 : brezaia ce este un joc catigorisit, U. XII. 110, 
necatigorisit ( =  ne hulit), ex. gräitorul de räu nu lasä nici un lucru necategorisit, 
Camariano, Negr. 8. — Et. : κατηγορώ accuser, blâmer, reprocher, critiquer» (P.). 
Le verbe grec n’a pas le sens de «classer, grouper», cf. aroum. câtigurséscu, câtiyori- 
séscu (Geagea 329, Pascu DEMR. IL 35). Pour l’évolution sémantique v. CGr. § 76.

ca teh is ie  « ca téch èse , ca téch isa tio n »  (D A .), 1804 : in v ä tä tu r a , în d rep ta rea  §i 
d esâ v â r ç ita  c a te h is ie  a ce lor  cari s e  v o r  în v r e d n ic i . . .  a  se  h o tä r i sä  p r im ea scä  darui 
c in u lu í p reo (ie i, U r. I I I .  39. —  V ar. catihisíe, 1804 : U . I I I .  37 , catihísis, 1818 : B S . 
II I . 1818 , catihis (T ik tin , D E n c .)  —  E t . : κατήχησις.

ca tergár (-r i)  «fripon, co q u in , vau rien »  («oam eni t icà lo ç i, ga lerien i»  n o te  de  
M. Iorg a ), 1821 : în  R îm n ic  era m u l( i  ca terg a r i, S tD o c . V I I I .  143 (cf. Scr. N eg . 16) 
P lu s  ta rd , le  m o t e s t  fr éq u en t ch ez  A lecs , (ex . T. 917 , cf. T ik t in ) . —  E t . : κατεργάρης.

ca ter isi « in terd ire u n  prêtre» (D A .), 1712 : aü  sä  m ë sc ô (â  M äria-S a  eu  s ilâ  §i 
çâ scr ie  la  T arigrad  sä  m ë §i ca ter is îa scâ , A . Iv ir . 97 (cf. Iorga , Is t . b iser . IL  50 ss .) j 
1766 : sä  se  cat.heriséscâ  d e  v red n ic iea  p reoçie ï, T es. I I I .  196. P o u r  d ’a u tres  ex . cf. 
D A . —  V ar. cateresi, v . M in eiu l 1776 , 174. —  D ér. caterisire. 1761 : u n ii ca  a cea i sä  fie  
su b  b le s te m  §i ca ter is ire a  p r e o s fin (itu lu i M itro p o lit  a to a tâ  M o ld a v ia , LTr. V I I .  29 ; 
caterisit. 1764 : câ  ceï ce  pre b a n î se  h iro to n ise sc ü , c a ter is i( i  sà  fie  §i o p a rte  §i a lta , 
U r. I. 310 . —  V ar. catirisi, 1787 : U . I I I . 47. —  E t . : καθαιρώ (cf. J b er . L e ip z. V I I .  135).

ca tér is is  « in terd ic tio n , su sp en se» , 1712 : câ  de se  v a  fa ce  §i ca th er is is , d u p â  
cu m  în (e le g e m , v a  fi ca  a ce ia  ce  aü  fâ c u t  acu m  lu i A lex a n d r ia s  . . . b a tjo cu rä  b iser ice î 
lu i D u m n e zeü , A . Iv ir . 105. —  V ar. cathéres, a v a n t  1742 : d u m in ecä  s ’au c e t i t  cä r (ile  
în  b eserecä , d e  ca th eres , ad ecä  de op rirea  p reo (ie i, R . T e m p ea  v . L upa§, Cron. T rans. 
I. 50 ; catäresis (D A ., un  ex . ch ez  Ç incai, ib .) . —  E t . : κα&αίρεσις.

ca t ih ís is  1. «catéch ism e»  (D A .), 1777 : c a ta h is is  saü  in  scu r tü  p ra v o -s la v n icü  
M ärtu risire . B H . II . 220  | 1801 : a c e s t  c a te h is is  ia s te  al m eu , al p reo tu lu i Ion  B erce  
d in  sa tu i S ä lcen ii, D o c . B âr l. I. 345 , cf. 1818  : B S . I I I .  211. —  V ar. catahisis, catehisis 
(v. p lu s h a u t) , catehis, catihis, cf. U r. V I I .  179 ; 2. « ca téch isa tion »  (en ce  sen s  to u jo u rs  
catihísis), 1804 : ç co a la  ce  s ’au  a çeza t  a cu m  d in  n ou  la  S o co la , p en tr u  în d rep ta r ea  §i 
c a t ih is is  tu tu r o r  a ce lo r  h o tà r ît i p en tr u  c in ü l p reo (ie i, U r. I. 17. —  E t  : κατήχησις. 
E n  T r a n sy lv a n ie  la  form e catichezis p e u t  b ie n  ê tre  d ’o r ig in e  la t in e  (cf. sâ -i în v e (e  d in  
c a t ic h e z is  în ch ee tu r ile  c r e d in (e i, D o c . $ c h e i, I. 287).

ca tih é t  «catéch ète»  (D A .). —  V a r. catehet. —  D ér. catihe(íe, catihétic, catihéticà. —  
E t . : κατηχητής.

c a t ih is i «catéchiser» (D A .). —  V ar. catehisi, catahesit, 1 8 2 0 :  S tD o c . X X I .  449. 
catahisire, catahesire, catahesârire (cf. S tD o c . 1. c. <  catehisare, catehisire) ,  catehisit, 
e x . acu m  tâ n â r u l era  c a te c h is it  §i g a ta  a p rim i is ia m ism u l, G h ica , A . 17. —  E t . : 
κατηχώ.

ca to rto si « ex écu ter  a v e c  su cc ès , m en er  à  b o n n e  fin» (D a m é), «parven ir, réussir»,
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(DA.). 1713 : färä de nicio cheltuialä va sä catorthoseascä («îndreptà» note) Iorga, 
Scris. Brânc. 5. * 1775 : poarta avea §tiin(ä . . . cum cä . . . era sä cathortoseascä 
încheïerea hotarelor, Dumitr. 434 | 1788 : acésta de a catorthosi, aü gäsit mijlocü 
ca sä stringä óste, len. Väcär. HO. 294 | 1799 : doar vor putea sä catortoséscâ a 
rémâne fabrica de a nu mai lucra, U. VIII. 88 | 1804 : am poruncit ca atât Ioni§â cât 
§i Chiri(â jàluitorul sä tâlmâcéscâ acele scrisorï slovenescï. A cärora tälmäciri eu tóté 
cä Ioni(ä s’a muncit cu Lexica ín múlté ciasurí, dar nimiv n’a putut catortosi, U. 
VIII. 441 I 1822 : numitul Arhimandrit de eu tômnâ a ámblat sä scotä râvaç de drum 
pentru un epochimen cu família sa, nearëtând pe ipochimen cine este §i aü §i cator- 
tosit de aü luat ràvaç pentru slujnicile acelea, ü . XIII. 336. — Var catortosi, 1839 : 
Gorovei, Millo 24 ; calordosi, 1812 : Arh. Bas. I. 3. 12. catartosi, Al. T. 95, 72 (mais 
kalortosi T. 885). — Dér. caiortosie (DA., s. v). — Et. : κατορθώνω (aor. conj. -ώσω), 
cf. A. Graur, BL. IV. 104 ; aroum. catorôoséscu, câturôuséscu (Geagea 329).

chefál «muge, mulet de mer (Mugil capito s. cephalus)» (DA), 1715 : Chefaliî, 
din care scotü icrile de chefal, Arh. R. II. 24. Pour d’autres exemples cf. DA. s. v., 
Cihac II. 645. — Var. chefalos, 1793 : Pred. II. 107. — Et. : κέφαλος, cf. roum. kefal 
(κέφαλου, Beza, Athos 34) Geagea 363. alb. κέφαλ1 Beza, 1. c., bulg. kefal.

chelefsi «demander, commander» (Tiktin), HL? 1762 : protopopul . . .  il aduce 
pe candidat câtre mitropolitul chelefsindu-1, Gheorgh. Log. 327. — Et. : κελεύω.

chemériu «voûte, arc», 1715 : apä multä §i bunâ, carea de la un loc iaste adusâ 
pe chemeriuri de piaträ înnalte, pänä ce întrâ în cetate, Iorga, Mor. 21. — Et. : κεμέριον 
«Wölbung, Gewölbe» (Tauchnitz, Handwörterbuch neugr. deutsch 150) forme dial, 
de καμάρα ?

chéndru «centre», 1703 : toatä lucrurile cätre chendrulü lor sä pleacä, N. Test. 
GCr. I. 347 (cf. BH. I. 448). — Var. chentru ; 1705 : ca suspinele drépte ceriurile 
petrund si lácremile obidite chentrul pamentului potricalesc, si singele versât carbune 
ardietoriu si foc pêrjolitoriu se fáce, Cant. Ist. 1er. 198, cf. Hr. 334. — Syn. moderne : 
centru. — Et. : κέντρον, cf. aroum. chentru (Dal., chendru Geagea 362).

chera(i(â (-te) «mijaurée» (Tiktin, DEnc.) Terme fréquent de la langue de 
conversation. 1833 : în locul jargonului româno-fanariot e§i ait jargon româno- 
francez, ce pe la 1830 era de modâ numaï pe la niçte k i r a t i f e  s a u  p r e ( i o a s e  
r i d i c ο 1 e, Eliade, Pref. Facà Fran(. 12 ( m. d. : pe atunci numai kira(i(ele vorbiau 
acest jargon româno-francez, ibid. 14 | De când am venit în Ia§i ca sä-mi märit 
fetele, am prins la istericale ca o chera(i(ä, Al. Op. I. 414. — Var. chiraiiß  (v. plus 
haut). — Et. : κερατσίτσa, Pour l’évolution sémantique cf. G. Fehér, EPhk. XLIV. 85—6.

cherodosie «distribution de cierges (pendant la messe des morts)» 1762 : se face 
§i polieleu, cu c h e r o d o s i e ,  adecâ d a r e  d e  l u m î n â r i  d e  c e a r â ,  
Gheorgh. Log. 315. — Et. : κεροδοσία.

cherofilimä (accent?) «baisemain». Non enregistré par les dictionnaires. Mot 
rare et tardif : cu câteva zile înainte de nuntâ . . .  se fäcea cherofilimä (särutare de 
mänä), Ghica, Ser. 58. — Et. : χειροφίλημα.

chichiőn «embarras». (Tiktin). — Phras. : a intra, a aduce in chichion «in die 
Patsche, Tinte gerathen, bringen», a scâpa, a scoate din chichion «sich aus der Patsche, 
Tinte ziehen, retten» (ib.). — Et. : κνκεών, cf. Pascu, RCr. X. 124.

chicloforie «circulation du sang». Emprunt isolé et tardif : kikloforia’ï bunâ 
pentru sänätate, Al. T. 911. — Et. : κυκλοφορία.

chimen «texte», 1789 : cedem cä de cel mai mare folos de obçte patriïa nostrâ 
iaste lipsitä, cäö sfânta evanghelie sä aflä la limba rumâneascâ numaï în chimenul 
sàü, am socotit cä de folos ar fi ca sä o däm în tipar dupâ cum iaste açâzatâ cu täl- 
cuirea sa de Theofilactü episcopul Vulgarias (lettre de l’évêque Chesarie), Iorga, 
Contrib. 197. — Et. : κείμενον.

1 Cf. M eyer , A lb . S t . IV . 66 e t  E t . W b . 221 (k'efel, qefèl<  ita l. cefalo).
I l *
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chindinefsi «menacer, mettre en danger», 1833 : socotind cà fac un mare bine 
acestiï case, am întrat într’aça platcâ §i acum îmi chindinefseçte cäscioara, câcï 
creditorul delà care am rädicat totálul sumeï, neputând sä mai açtepte, îmï face zor 
de banï §i voeçte ca sa-mï scoa^â casa sä o vänzä, Furnicä, Corner  ̂ XXXVI. — Et. : 
κινδυνεύω.

chindisi «broder» (Tiktin). Mot populaire très répandu qui existe aussi en 
Transylvanie. Serait-il antérieur, malgré l’opinion de Laurian et Massim (Gloss. 133), 
à l’Époque des Phanariotes?. — Var. chindi§i (Damé), chindosi ~  schindosi, T. 
Pamfile, Cerul 139, închindosî, ex. Coasî, coasî’nchindosâçti O prostiri’mpârâtiascî, 
AAF. IV. 116. — Dér. chindisealà 1. «broderie» ; 2. «ornement, ciselure», cf. 
Breazu, Pov. 88, 181, chindisiturà  «broderie» (LM. Gloss. 1. c.), 1818 : pänza cea 
sub^ire . . .  se înfrumseteazâ eu chindisiturà de aur §i de argint Maior, Telem. 72. — 
Et. : κεντώ. La var. chindosi serait due, selon M. A. Graur, à l’influence du gr. m. 
κεντρώνω (aor. conj. -ώσω), cf. BL. IV. 104—5. Cf. aroum. chindisire «broder» (Dal., 
Geagea 363, Pascu DEMR. IL 26), alb. kindis ~ qendis «ricamare» (Leotti).

chinighisi «poursuivre, persécuter», 1794 : 5 lunï trecute sunt de când te am 
orînduitü într’adinsû pentru prinderea acelorü 4 ho î tâlharï vestitï §i într’aceastà 
diastemâ de vreme numaï prelungire eu fägädueli ne daï . . . socotindu-le pe semne 
cà eu de aceste prelungirï §i discolií ne vomû läsa de a-ï mai chinigisi, U. VI. 549.— 
Et. : κυνηγώ, cf. aroum. chiniye «chasse; gibier» < κ υνήγιον  (Pascu DEMR. IL 26).

chinima «démarche», 1820 : nu sä cuvenea sä faeï dumneata aceastä chinimä 
pänä nu luaï sfatü §i dâ la mine, Aman 49. — Et. : κίνημα.

chinisis «luxation». Terme médical. 1800 : Unsoare altü felü pentru chinisis, 
StDoc. XVI. 18. — Et. : κίνησις.

chinogrecésc (-easca) «grec vulgaire». (Tiktin). Attesté une seule fois dans la 
chronique attribuée à len. Kogälniceanu : orînduind §i trei dascalï, eu bunä leafâ, 
de invä^ä elineçte §i chinogreceascä §i moldoveneascâ, Let. III. 252. — Et. : 
κοινός-\- grecesc.

chinonie «rapport, relation, contact», 1816 : fiind-câ pentru aceçtï doï ômenï 
ce s’aü gäsit aice în politie eu patimi de lof (=leprä) asupra trupuluï lor, am hotärit 
Domnia Mea a li se face o adäpostire . . .  ca sä §adä acolo spre a nu avé chimonie 
(sic!) eu nimenea, U. X. 994 | 1817 : toate pricinile câte privesc la chinonia norodului, 
Doc. Mano 430 | 1819 : aceste patru sfinte Biserici cele mai mari ale principatuluï 
Valahieï védêndu-se în chinonie politicéscâ §i în dosolipsie hrimaticescï §i eu deosebite 
sinalagmata, U. XII. 54 | 1821 : noï dupâ datorie îndatâ am pus le în lucrare tóté 
cuviinciósele mijlóce. . .  pentru ale täia totä chinonia ce se silesc a avea, U. XIII. 23.— 
Et. : κοινωνία «société, commerce, relation» (Hép.), cf. aroum. chino ’’commun” 
(Pascu DEMR. II. 27.).

chinonis «partie de la liturgie», 1843 : când preojii au fost la cântarea chino- 
nisului, au venit paracliserul eu cutia ce umblä prin bisericä de stränge parale, Arh. 
Olt. IX. 335. Et. : [&εία] κοινωνία sainte communion».

ehinotomie «innovation», 1815 : ne mai fâcênd vre-o altâ chinotomie sau adaos 
peste ceea-ce rëspundea pänä acum preotiï, U. X. 368. — Et. : καινοτομία.

chinoviárh «chef de communauté, cénobiarque». Terme ecclésiastique qui est 
en relation avec le mot chinovie «communauté» (Tiktin), introduit en roum. par l’inter
médiaire du slave. 1778 : Kinoviarhulü §i proestosulü monästirei fiindü în loc tatä 
alü kinovieï, sä porte grija eu dragoste pârintéscâ de ceï-l-altï, U. I. 51. — Et. κοινο- 
βιάρχης.

chinovít «cénobite» (Damé). — Et. : κοινοβίτης.
chiper «souchet comestible». 1825:5 oeâ chiper, Furnicä, Doc. 312. — E t.: 

κνπειρίς, κνπερη.
chipriótic «de Chypre, Chypriote». Adjectif usité pour indiquer la provenance de 

plusieurs objets d’importation. 1822 : mâtase nisioticon de Rumele chiprioticon,
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U. XIII. 226 I 1863 : sä träiascä väduve §i copiii cei särmani, cärora le luäm päinea 
din gurä, ca sä mäncäm noi, ä§tia : pe§te Tarigrad, halvale de Indirnea §i sä bem 
vin chipriotic! Fil. Coic. 133. — Var. chiprioticon (v. plus haut et Petri, 148—9). — 
Et. : κυπριώτικος,-ov.

chiramù (var. chiramó, Fil. Cioc. 141, note) <cMadame» («pe româneçte însem- 
neazâ «Doamna mea», «cucoana mea» Fil., 1. c.). Au plur. on disait chiramèle (cf. ib.). 
Ce mot (signalé déjà par Heliade, BS. III. 589) semble s’être conservé dans le mol- 
dovénisme chiramà «maîtresse» ; le mot populaire chirandâ «bohémienne ; femme 
dépravée ; débauché, vicieux» ne remonte pas à ce radical, comme M. Pascu le croit 
(Et. I. 49), mais à χείρανδος (Tagliavini, Arch. Rom. XII. 226). En revanche c’est 
bien le grec κερά, κνρά qu’on retrouve dans Chera Duduca (Fil. Cioc. 49), Chiri\a 
(Alecsandri), etc. Cf. nicocherä, chera{ifá. — Et. : κυρά μου. Le pronom a été identifié 
avec le possessif roumain (mea, mele «ma, mes») ce qui explique la genèse du pluriel 
chiramele.

chiriacodromion «recueil de sermons de dimanche» (Tiktin), 1732 : de vréme 
ce evangheliia ïaste prorocie acoperitâ §i ne preceputâ la ceï mai multh iarü acïasta, 
ce sä dice Chyriacodromionű, laste prorocie descoperitä, cuvântulû sfânteï evanghelií 
tälcuitü spre întelesul limbil rumäne§tl, Kyriakcodromicun sau Evglie mvä^ätoare, 
BH. II. 46. — E t.: κυριακοδρόμιον.

chiriárh «gouverneur, chef du diocèse» («Oberherr der Diöcese, v. Bischöfen 
gebraucht», Tiktin). — Et. : κυριάρχης.

chiriarhie «supérieurs hiérarchiques» (bischöfliche Oberbehörde» Tiktin 1. c.) 
Et. : κυριαρχία. L’adjectif chiriarhicesc (1819 : stäpänire chiriarchiceascä, Doc. 
Mano 359) est un dérivé roumain de chiriarhie ou l’emprunt de κυριαρχικός.

chiromástihon «mastic de cire». Emprunt isolé. 1715 : Icoana Precistii iaste 
de chiromástihon, Iorga, Mor. 23. — Et. : κηρομάστιχον.

chiros «validité». Emprunt rare du langage administratif. 1806 : acea carte ce 
o numesc diiatä, neavând iscäliturä . . .  nu are nicï o p u t e r e  § i c h i r o s ,  Hurez 
349. A la fin du XVIIIe s. ce mot est encore précédé de l’article grec. 1794 : a rëmasü 
diata a-§ï avé to chiros, U. VI. 394. — Et. : κϋρος.

chivúclion «baldaquin», 1762 : o pun (facia Stfintei) in mijliocul bisericü, ln 
kivuklion ce s’aű fäcut acmu de curäns, Gheorgh. Log. 317. — E t.: κουβούκλι(ον). 
Pour la dissimilation u — — u cf. CGr. § 8.

cleft (-Ji) «clephte, insurgé contre les Turcs» (DA). Emprunt tardif et isolé. 
Grecia are clef^ii sài, carii sub pretext de a se räsbuna asupra Turcilor träiau mai 
mult din jacurile fâcute asupra creçtinilor §i însâ numele de cleft este sinonim eu 
numele de brav, Russo, 175. — Et. : κλέφτης, cf. alb. kléft «ladro» (Leotti).

c liro n ö m , - i  (fém . : clironodmà, ex . 1777 : G h ib . S L  X X V . 71, *1787, G en. 
C an t. 256, D o c B â r l. IL  123, 135 ; l ’accord  n ’é ta it  p a s o b lig a to ire  : n u m a i o fêta 
a rëm a su  c liro n o m u , P o n tb r ia n t) . 1. «héritier, -ière». (D A .) T erm e très u s ité  à  tra v ers  
to u te  l ’E p o q u e  d es P h a n a r io te s . 1750 : de a ce ia  d äm  v o ie  lu i §i so^iei lu i, a sijd erea  
§i tu tu r o r  ce lo r  ce  v o r  fi lor  c liro n o m ï, G en . C ant. 106 | 1760 : n ed ä n d u -n e  D u m n e zeű  
n ic ï c liro n o m  fiiü  d in  tru p u l n o stru , D o c . C an t 213 | 1775 : v o r  a v e a  e c so flis is  de  
la  m in e  sa u  de la  c liro n o m iï m ie ï, D o c . C ant. 217 | 1788 : c liro n o m ü  rëm â sese  L eo- 
p o ld ü , V ä cä r . IIO . T es. IL  300 | 1793 : to a tä  p a rte  . . . râ m â n e  în  stä p ä n ir e  cliro- 
n o m ilo r , D o c . C all. IL  37 cf. 1813 : D o c . Call. I. 508, 1819 : ib id . 556 ; 2. «exécu teu r  
d u  te s ta m e n t»  (?), 1700 : la s p e g in er i m ieu  P réd a  c liron om  c a  sä  p lä te a sc ä  d a to r iile  
§i sä  s tä p a n e a sc ä  m o§ia  a rä tä n d  §i d a to r iile  la  c in e  sâ n t  d a to r i, A rh . O lt. I I . 46 ;
3. «prince héritier» . U n  se u l e x em p le  ta rd if e t  iso lé , 1868 : U m b er t c liro n o m u l 
ita lia n , F a m ília , IV . 173. —  V ar. clilonóm, 1780 : c in e  v a  o m o rî v rä jm a s iu lü , §i se  
v a  o m o r î d e  v râ jm a s iü , e s te  m u c en icű  §i c lilo n o m ù  ra iu lu ï, le n .  V ä cä r . IIO . T es. 
IL  249 ; chironôm, 1759 : A rh . O lt. IL  48, 1813 : D o c . B ârl. I. 144. —  D ér. clirono- 
micesc «hérité, héréd ita ire» . 1790 : a se  p u n e p à m â n tu l M o ld oveî la  ca le , locu l
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clironomicesc al împârâtieï mele, Ur. III. 115. — Et. : κληρονόμος, cf. aroum. cliro- 
nöm (Dal. Geagea 331), alb. kllironôm  (Leotti).

clironomie «héritage, succession». (DA.). Terme du langage administratif. 
1705 : coci partea Corbului clironomii’a Yulturului are, Cant. 1st. 1er. 56 | 1715 : 
au luat clironomie pe Morea, Arh. R. I I . 128 | 1750 : Peloponesul adecâ Morea este 
dreaptà clironomie a Cantacuzionolor, Gen. Cant. 4 | 1760 : fiindu-ne clironomie de 
la strâmoçul nostru Dräghici biv Yel Spätar, Doc. Cant. 213 | 1794 : parte din clirono
mie ï-aü luat moçul dum. î Miron Cuza Logf. StDoc. VI. 169, cf. 1802 : Cond. Yps. 
309, 1812 : Doc. Call. II. 46 1851 : Doc. Bârl. I. 164, Russo 16, 92, Alexandri, CL.
IV. 308. Pour un ex. chez N. Filimon cf. Tiktin. Le mot est attesté même à la fin du 
X IX e s., V .  1890: Melchisedec, Biser. ort. 79. — Var. cleronomie, 1816: Stefanelli, 
D. C. 364 (cf. DA., 1. c.) — Et. : κληρονομιά, cf. aroum. clironomiâ (Dal., Geagea 331, 
Pascu DEMR. IL 68), alb. kllironomi (Meyer. Leotti).

clironomisi «hériter» (cf. clironôm, clironomie) (Tiktin, Pred. I. 458), 1700 : 
çi aceasta s’aü socotit câ Ghiorghiî Carpu §i eu fratisâü Dumitru sínt nepotï de fa£â 
lui Ghiorghirâ çi nu incäpu sä clironomisascä, Doc. Call. 438 | 1774 : Petru turcü . . . 
nu clironomisesce pe Pavelü grecü, robulü säu, Ur. VI. 440 [ 1787 : las clironomi çi pà 
fiï mei ceï trupeçtï çi pa fil meï ceï grâmâticeçtï ca sä clironomiseascä dragostea, râvna 
çi silin(,a pentru cinstea çi folosul patriei, Philarète, l’auteur d’une grammaire, BS. 
III. 471 I 1791 : murindü Ploscariul ï-aü clironomisit acestü Barbul çi numele çi 
porecla Ploscariului, U. IV. 173 | 1792 : nimic de a maicâ-sa nu clironomisâçte Ghib. 
SI. VIII. 373 I 1795 : din acéstâ cäsätorie s’a näscutü o copilâ, Safta, çi pe numele 
acesteia a clironomisitü Maria tóté moçiile, U. VI. 484 | 1800 : am fäcut diitä . . .  sä 
sä çtii in ce chip sä sä clironomisascä toati ali mele, Doc’Bärl. II. 91, cf. 1808 : StDoc. 
XVI. 81, 1814: Scris. TV. 10, 1822: Munul. Rost 106.— Var. clironämisi, 1800: 
U. VIII. 48 ; clironomi (LM. Gloss. 182), ex. un bäiat ca de vr’o dece anï, ce clirono- 
mise frumusetea tatälui säü, Ureche, Leg. 209, (Tiktin, S. v., cf. Pontbriant). — Dér. 
clironomisit, 1824: averile clironomisite, BS. III. 439; clironomitor ( <  clironomi) 
«héréditaire» : 1710 : fiind stäpänirile acesté de moçie çi clironomitoare, Cant. Hr. 
VIII. 107. — Et. : κληρονομώ, cf. aroum. clironumsiri (Dal., Geagea 381), alb. kl'iro- 
nomis (Meyer), kllirmonis (Leotti).

élis «espèce, sorte, catégorie (== chemare, nume, categorie)», 1824 : 4 clisurï de 
pravilï trebuesc chipzuite, asedate çi hotärite, Hurm. X. 593. — Et. : κλήσις «assigna
tion, citation» ? Le passage sémantique n’est pas clair. N’ est-ce pas plutôt clasuri 
(<  gr. κλάσις, cf. 1833:darâ el va fi de clasis Evghenis, I Nec. I. 248). 

cóchino «rouge, vermeil», 1763 : INec. V. 105. — Et. : κόκκινος. 
coconár (-i) 1. «pin pignon (Pinus pinea)» (Tiktin, Damé) ,1715 : pogoris drept 

la vale, pe unde sínt cuconarï sâlbaticï, Arh. R. IL 56 ; 2. «pignon, pignon doux 
(fruit du pin pignon)». Au sens 2 aussi coconarâ, -e. — Var. cuconar, v. plus haut. — 
Et. : κουκκουναριά, κουκκοννάρι, κονκκουνάρα.

colachefsi «flatter», 1821 : acolea la Sibiiü am cunoscut un tarafü, din ceï ce 
pizmuesc sporirea çi deçteptarea neamuluï nostru, foarte inprotivnic asupra lucruluï 
mieü : unul care in toate zilele mâ colachefseà, Iorga Contrib. 234. — Et. : κολακεύω, 
cf. aroum. colàchipsescu (Nie.).

colachic (-ii) «flatterie, bassesse» (DA, Tiktin, Damé). Terme fréquent de Can 
ternir qui semble s’être maintenu dans la langue de conversation jusqu’à la seconde 
moitié du XIXe s. 1705 : Prietesiugul, fora cele siie urmatoàre, alta nu fàce fora numai 
colàchii si lingusituri, Cant. 1st. 1er. 316 | 1710 : poeticul färä colachie au scris, Cant. 
Hr. 122 I m. d. : acéstâ socotélâ adeväratä si färä colachie, ibid. 87 | X IX e s. pentru 
ca sä nu dau bànuialâ de colachie care românesce se chiamâ cïocoïnicie, Mag. 1st. 
v. Damé, 1. c. — Et. : κολακεία, cf. aroum. colâchie (Nie.).

colâchiu «flatteur» (DA, Cihac IL 650). — Var. cólaca (Tiktin). — Et. . 
κόλακας (κόλαξ), cf. aroum. côlac (Geagea 382).
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comítis «comète». (Comitis =  sté cu coáda, sté se násce si piáre, Gloss. 1st. 1er. 
13). Dans le texte on a comitä (minunáta nasceré comitelor, 1st. 1er. 263), forme 
attestée dès le XVIIe s. (v. Ureche Let. I. 230). — Et. : κομήτης.

comodíe (-Ü) «comédie», 1820 : Aristofan, Evripid, Esiod au scris minunate 
poezii theatriceçtï, tragodiï, drame §i comodiï, Mumuleana, Rost de poezii, BS. 334. — 
Et. : κωμωδία.

concinâ «jeu de cartes» (DA., Tiktin, DEnc., etc.). Attesté chez Alecsandri 
et d’autres auteurs, ce mot possède aussi une variante con\inà qui est plus près de 
néo-grec κοντζίνα. Les formes à δ s’expliquent par l’influence de slave konëina d’où 
ce terme dérive (cf. russe KOHUHHa, etc.).

conopidâ «chou-fleur» (DA, Cihac IL 651). Pour les variantes conopidie (1799), 
cunopidie (1784), cunupidâ (1808), cunupidie (1820), cf. DA. Un ex. moderne chez 
C. Bráescu cf. Tagi. RGr. 289. — Et. : κουνουπίδι1.

contra (contrâ) «contre (aux jeux des cartes)» (DA. au mot contra, prép.). 
A l’avis de M. Graur, la forme contra «est sorti d’usage» (BL. VI. 142). Le même 
auteur atteste contrâ pour le dép. lakúmba (e o contrâ mare pâ ei «il y a une rivalité 
sérieuse entre eux»). Les variantes à d interconsonantique (condra, Stamati, condrâ, 
A. Pann) rendent très probable l’origine néo-grecque de ce terme, cf. κόντρα «oppo

sition» («contre, en opposition» VI.). Selon M. Graur, «la forme à t est explicable 
par l’influence occidentale» (BL. VI. 143), cf. contre! je contre!

copastie «plat-bord». Terme de navigation qui n’est attesté que dans quelques 
diet, récents (DA, Tiktin, DEnc). — Et.  : κουπαστή (étymologie proposée par le 
DEnc.).

córaca Ancien terme médical qui désigne deux maladies différentes, à savoir 
l’angine (inflammation de la gorge, cf. Tiktin : coraca sau umfläturä la gât) et 
la scarlatine. Les ex. sont rares et ont un caractère manifestement populaires 
(v. DA.). — Et. : κόρακας (forme vulgaire de κόραξ). Nous sommes d’avis qu’à l’ori
gine c’était une interjection grossière pour faire taire les enfants qui toussaient ou 
poussaient des cris de douleur, cf. grec mod. κόρακας ! κόρακας và σέ κόψη 
(επιφώνημα, χυδαίως) «crève ! silence !» (VI.). D’après Τ., κόρακας «Bräune»
(--= Angina, Grimm, II. 324).

coraco-párdalis «animal fabuleux» (cf. camilo-pardal). Precum Coráco-pardalis 
a’l poàta face, Cant. Ist. 1er. 105. — Et. κορακοπάρδαλυς.

cordélâ «poisson de mer (Leprocephalus conger)» (DEnc., cf. cordeà 1. ruban,
2. ver solitaire Tiktin). — Et. : κορδέλα (Maidhof 26).

corespondarisi «être en correspondance». Terme fréquent du langage admi
nistratif. 1811 : divanul de aici cu care este dator §i plireesusios dumné-lui a core
spondarisi, U. IX. 281. — Et. : κορεσπον|τε'ρω, - δέρω (<  ital. corrispondéré, pour 
les ex. tirés des textes grecs de Valachie cf. CGr. § 67).

corîos «golfe», 1715 : acolo se apropie corfosul Ecsamilului, Arh. R. IL 58 |m. d. : 
pe marginea corfosuluï marii, ibid. 59 | marea despre stinga de se face ear korfus, unde 
este §i schele de vin coràbii, ibid. 130. — Var. córfus, 1. c. — Et. : κόρφος (cf. Maid- 
hof 26).

corijáchi «petite fille ; fillette», ex. ai vrea sä ered cä te gaseçti aici în han, 
cu o cori{.achi, tinericä, efmorfu(icä, Al. T. 1049. — Et. : κοριτσάκι.

cornizä 1. «châssis pour rideaux»; 2. «monture de rideaux» (DEnc.). — Et. : 
κορνίζα, probablement de l’ital. comice.

edrpos (-uri) «corps d’armée». Au XVIIIe s., ce mot n’attesté que dans la

1 D’après M. Iorga, ce mot remonterait, comme marole < μαρούλια (μαρούλι) 
«laitue», spanac -= σπανάκι, etc. à l’époque des contacts thraco-grecs (Hist, des 
Roum., I. 131), mais il n’allèque aucune preuve en faveur de son hypothèse. Quoi 
qu’il en soit, la date de l’emprunt est incertaine.
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chronique d’Enache Kogälniceanu : dupa ce s’au luat Benderul, fiind cä trimesäsc 
Turcul coräbii se întrase la Sulina-Boaz, aü pus §i moskalii tot chipul de silintâ de 
le-aü ars corabiile . . . acolo s’aü fâcut triï corposurï : un corpos aü râmas la Tulce . . . 
ear ait corpos aü lovit la Sacre . . . celältal corpos . . . s’aü dus drept asupra urdeiï, 
Let. III. 278. Plus tard il revient dans une comédie d’Alecsandri (1840) : atîta am 
in pungä — ca sä pot fi primit in corposul farmazonilor, T. 964. — Et. : *κόρπος <  
lat. corpus, fr. corps, etc.

costisi «coûter» (DEnc.). Elément grec assez tardif que nous n’avons relevé 
que dans les textes du X IX e s. 1836 : am socotit cä mai bine sä-i faci o çubà de 
cât un surtuc blänit, pentru cä te va costisi mai purin, Gorovei, Millo 20 | 1852 : 
sä dau un prêt a§a de scâzut pe cât adicä costiseçte . . . tiparul §i legàtura, Arh. 
Olt. VI. 434 I *1850 : Lucrul, din norocire, nu ne costisi foarte, Russo 170 | 1863 : 
cât costiseçte acestea, Kir Costeo? Fil. Cioc. 87. | fin du XIXe s. : m’ar fi costitit 
atâta sä fi fost eu un museal, Car. T.4 I. 140. — Dér. costisitór «coûteux» (c’est la 
seule forme qui soit enregistrée par Damé, Tiktin, etc.), attesté chez C. Negruzzi, 
Caragiale et usité jusqu’à nos jours (Pu§c. ELR. 413). Comme verbe, a costisi a 
cédé sa place à a costà (prés. sing. 3. : costä, cf. coastä «côte»). — Et. : κοστίζω, 
(-= ital. costare, Neugr. St. IV. 38), aroum. custiséscu (Geagea 338), alb. kostís 
Leotti).

cráses «constitution physique, tempérament». Terme médical. 1823 : fratele 
lui Dumitraçco a fost bolnav, scuipînd copturï eu singe . . . §i curajul l’aü ajutat, 
§i mai mult crasesul, cä e fácut din topor, iar nu cioplit eu barda, StDoc. VIII. 91. — 
Et. : κράσής.

cratimà «trait d’union», 1823 : (—) cratima sau impreunätoarea, sä puné la 
cuvintele care tree dintr’un rând într’altul, BS. 410. — Et. : κράτημα.

criminalion (accent?) «tribunal» (Tiktin), 1792 : pedépsa cea orînduitâ dupà 
judecata criminalionului, U. N. 146. — Var. cremenalion, 1804 : Cond. Yps. 333, 
1814 : Dion. Eel. Tez. II. 166, 330, 333, cremenal, cf. Arhiva XXX. 342. — Et. : 
*κριμινάλιον <  lat. sedes criminalium (causarum). Pour la grécisation du terme 
latin cf. Tiktin (s. v.) et corpos. Iorga (Ist. Rom. VII. 330) cite une forme creme- 
nation qu’il considère, à tort, comme un pluriel grec. Mais κρίμα aurait donné 
κριμάτων !

crititarachisie «salaison crétoise» (viande salée à la manière crétoise), 1816 : 
vränd a face §i deschide fabricä de a lucra §i a face fidea i macaroane i simigdale 
i crititarachisia i ostrachia i chipriotica, Furnicä, Comert 288. — Et. : κρητική 
ταρίχευσις.

(cu)culidn «toque de velours des moines et des prêtres orthodoxes (noire pour 
les moines, rouge pour les archiprêtres, bleue pour les prêtres)». Dans la langue 
ancienne on avait cüculiu ( <  si. Koÿicoyjib, v. Tiktin, DEnc.). — Et. : κουκονλλιον 
( <  lat. cucul(l)a, Neugr. St. III. 33).

D
d á ctilo s  «dactyle» , 1784  : in  ce ch ip  e s te  fä c u tä  ca r té  lu i O m ir , f iiu l lu i E r m is ’ 

a d icä  : o m acrà  §i d o u á  v ra h ie  fa c  u n  d a c t ilo s , d oo  m a crà le  M âture fa c  u n  sp o n d io s , 
C at. m s. I I . 77. —  E t . : δάκτυλος.

d á fn e  (le s in g , n ’e s t  p a s a t te s té )  «laurier», e x . a ttyea  a lt i  p o e t ic ï, pre cariï 
ca  s ä -ϊ in cu n u n ea z e  aü  zm u ltü  A p o llo n ü  to a te  d a fn e le  E lic o n u lu i?  S tD o c . X V I . 52. —  
E t . : δάφνη (cf. le  d o u b le t  dafin ; p ou r  le s  co rre sp o n d a n c es  b a lc a n iq u e s  v . S a n d -  
fe ld , L B . 18).

d e e à r  «dix d a n s le  je u  d e  cartes»  («carte d e  jo c  eu  zece  ochi», D E n c .) . —  E t . :
δεκάρι.

d e p a r te m e n t  «tribunal», 1775 : câ n d  d e  isn o v ä  sä  c a u tä  v re-o  h o tà r îre  a
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vre-unuï mai de josû Departamentü, sä nu se chiàme judecätorii aceia §i sä se 
întrebe, în ce chipü §i pentru ce aü hotárítü acelü felü acea pricinä, fiindcä acésta 
este atacsie, U. I. 67 1 1780 : açezarea departamenturilor pentru anarghirie, Ur.
V. 396 1 m. d. : fiindü câ nu putem suferi nici cum în Divanurile §i Departamen- 
turile judecätilor acatastasii §i nedreptäti, U. I. 344. Notre terme est particulière
ment fréquent dans le Συνταγμάτων d’A. Ypsilanti, d’après lequel il y avait trois 
«departamenturi» ; les deux premiers έχουν và κρίνουν καί άνακρίνουν τάς υποδέσεις 
καί διαφοράς όπου άνάγονται εις τά πράγματα καί εποχάς (Ζεπ. 130), et le troisième 
est celui des englimaticà (v. ce mot). Pricinile ce s’au judecat la departamenturi 
(~  al διαφοραί εκείνων, όπου εκρίΟησαν εις τά δεπαρταμέντα [var. δεπερ-]) 152 | Pentru 
al treilea departament al vinovä[ilor [~ π ε ρ ίτ ο ϋ  τρίτου δεπαρταμέντου των εγκλη
ματικών), 157, etc. Var. depertament, U. I. 64. — Et. : δεπαρταμέντον (=  δικαστήριον, 
Yps. 263) <  ital. dipartimento. Il est à remarquer que le vocalisme des formes 
grecques et roumaines fait penser plutôt à departamentum, departementum  («= fr. 
département), qui, attesté en Hongrie depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle 
(Bartal, Gloss. Lat. Hung. 206), a passe en hongrois sous la forme de departementom  
(v. Mme Emilie Dési, A XVIII. sz. francia szavai a magyar nyelvben, Budapest, 
1935, 50).

dcpôziton «dépôt, caution», 1835 : §i ca sä nu sä întâmple vreo anerisire 
aceçtii alcâtuiri. . .  sä pun depoziton câte 1000 pf. Furnicä, Doc. 380. — Et. : ντεπόζιτο 
(ΛΕΓ) <  ital. deposito. En roumain moderne on a depózit (Tiktin) qui semble repré
senter une forme «rajeunie» du même terme italo-grec.

despotismós «despotisme». Mot littéraire, repris plus tard comme néologisme, 
par l’intermédiaire du français. 1779 : de atuncé, Banulü Craioveï, supuindu-se lui 
Radu Vodä §i unü trupü fâcându-sâ, totü printipatulü Târâi Rumâneçti sä obläduia 
eu formä de avtonomie de despotismos si de alegere la diiadohie a Domniei intre 
fiii §i rudele Domnuluí, Mineiu, BH. II. 236. — Et. : δεσποτισμός.

diacopi 1. «interruption», 1787 : Parénthesis iaste diacopi a unui periódu 
scurtu, len. Väcär. Gram. 130 ; 2. «récréation, vacances», 1815 : sä aibä §i dascälii 
un loc de rësuflare în vreme de diacopi, U. X. 369 | 1828 : paradosirea invätäturilor 
va päsui in diacopiea verii o lunä, Ur. VII. 172. — Var. diacopie (v. plus haut), 
diocopie, 1828 : Ur. VII. 174. — Et. : διακοπή.

diádoh (-i) «successeur» (Tiktin). Ce mot est employé soit au sens politique 
(cf. 1793 : erbprintz, princeps haereditarius, dyadoch, prinz moçtenitor, Pred. I. 460). 
soit au sens religieux, ex. 1776 : dupâ ce au crescutâ întru credintâ noroadele, 
§i au ajunsu în vârstà de bärbatü, atuncé Diadohiï Apostolilorű, Pástorh ceî duhovni- 
ceçtï, Arhiereiï din toate locurile, au inceputû a înnâl[a graïurile învâtâturii, 
BH. II. 216. — Et. : διάδοχος, cf. aroum. diádoh (Nie.).

diadohie «succession» (Tiktin). Terme et ecclésiastique. Outre un exemple 
de 1779, cité au mot despotismos, ce grécisme est attesté quelquefois aux alentours 
de 1820, dans les textes historiques. 1821 : daeâ domnii Moldavii ar fi fost în diadohii, 
dacá ar fi fost cumva legiuitä urmare, Täutu, Strig. 96 | 1821 : cele eu diadohie 
râmase împâràteçtile locuri ale Valahiei §i Moldovei, TVlad. 164 | 1825 : mâ tine 
în sînul acestei biserici . . diadohia preutiei de la însuçi scaunul apostolului Petru 
pînâ la aceastá episcopie de pe acum, CL. VII. 329 (cf. Tiktin, s. v.). — Var. diadohi, 
1824 : Hurin. X. 594. A la fin du XVIIe siècle on rencontre déjà l’expression cata 
diadohin  «successivement (1680 : BH. I. 232). — Et. : διαδοχή.

diafendefsi «défendre, protéger» (Tiktin). Mot très usité dès le milieu du 
XVIIIe s. jusqu’à la première moitié du XIXe. 1756 : altii carii totü îçi defendivsesc 
strâmoçesculü lorü ritü însà numa eu numile, Ur. I. 355 | 1774 : fiindü dieafendifsità 
tara nôstrâ sub umbra §i ocrotirea a prea Inâltateï Impërâtiï, Ur. I. 13 | 1775 : sä 
se diafendipséscà çi sä se ajutoreze în totü chipulü. Ur. I. 117 | 1787 : Rumâniî . . . 
s’aü diafendevsit in tote pärtile, len. Väc. IIO. 255 (c’est le seul auteur auquel
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T ik tin  a it  ren v o y é )  | 1791 : sá  nu  se  d ia fe n d ifsa scä  fâ cë to r ii d e rëü §i h o tiï, U. IV . 
43 I 1809 : u n iï d in  p â m ê n ten ï §i strë in î . . . s ’aü d a t su b  p r o tec (ia  a u str ia ce sc iï 
CurR de d ia fe n d e fse sc  eu  c u v în t  cà su n t  su d iR  k esaro -crâesc ï, U. I X . 250, cf. 1820 : 
U. X I I . 175, *1825 : Z ilo t-H a sd eu , Cr. 39, 1822 : U. X I I I .  392. — V ar. diafendevsi, 
1787: V. p lu s h a u t ;  diafendifsi, 1774: v . p lu s h a u t ;  diafendipsi, très so u v e n t  
cf. 1775 : U. I. 116, 1786 : 1st. § c . I. 59, 1790 : IV . 493 e tc . diefendipsi 1785 : U. I. 
391 ; defendivsi, var. iso lée  cf. 1756 p lu s h a u t, diafendevsi (de diafendevsi), 1812 : 
A rh. B a s. I. 2. 46, diafendisi, 1791 : G hib . IZ . V I . 2. 103, deafendesi 1770 : A rh. 
R . I. 213. —  D ér. diafendefsit ~  diafendipsit «défendu , protégé» , 1790: se  v e d e  câ  
e s te  d ia fe n d ip s itü  d e  d u m n élo r  co m a n d ir iï o s tâ çesc ï, U. IV . 493, diafendevsealà 
«protection» 1788 : h rä n esc  in  in im a  lo r  b u n â  în cred in ta re  la  d ia fe n d ev sé la  p o a strâ , 
U. I I I . 146 ; diafendevsitor «défen seu r, p rotecteu r»  1812 : A rh. B as. I. 2. 47. —  
E t. : διαφεντεύω. L e verb e  g rec e s t  em p ru n té  du la t in  defendere (N eu gr. S t. I I I . 21) ; 
la  form e p r im it iv e  é ta it  δεφενδεύω : διαφεντεύω est  r e fa it  su r διά e t  p e u t-ê tr e  άφέντης 
«seigneur» (N eu gr . S t . ,  1. c .) .

diaféndipsis «défense, protection» (cf. Pascu, XVIII. 1. 157), 1774 : fiindü-cä 
forte trebuinciósá mângâierea, ocrotirea, diafendefsisû çi însâlà§luirea ale numitelor 
(ërï, U. II. 16 I 1785 : obicinuin(a acestor feluri de danii ce rädicä acest diafen- 
devsis a stäpänirii, Ur. II. 76 | 1788 : sä fi$ï bine nädäjduiR eu créd ita  desëvârçitâ 
la domnescile nóstre diafendefsis, U. III. 122 | 1790 : a le da la mânï paçuçurile 
. . . pentru diaféndipsis delà vre-o supërare lor, sëû märfurilor lor, U. IV. 388 | 1813: 
a nu le face cel pu|in diaféndipsis, Tez. II. 366 (cf. Tiktin, s. v.) | 1822 : din partea 
dumnévôstrà s’ar fi fäcut diiafendipsis, U. XIII. 299. — Et. : διαφέντεφις. Les var. 
diafendefsis ~ diafendevsis sont dues à l’influence du verbe diafendefsi.

diaforà 1. «différence». Terme administratif, assez fréquent entre 1780—1830. 
1787 : fiind-câ vëdumü múlta diafora de anù pânâ estimpü, câ unile lucrurî de sineçl 
s’aü mai eftinitü çi altele iaràçï-ce s’aü înâl(atü, U. III. 609 ; 2. «différend», 1794 : 
Zaharia Polizul avand diiafora eu un Pärvan Särbul pentru niçte vinuri, Furnicä, Doc. 
100 I 1789 : acéstâ diafora a case! se va mal zâbovi pânâ va fi §i unchiulü séü faja, 
ibid. 583 I 1792 : vë facemü Domnia mea in scire pentru o diafora ce a fost intre 
dumnélor pré cinsti(iï împerateseï EfazimuhadiR eu d-lor comisarii împëràtescï la 
intoemirea hotaruluï, U. IV. 39, cf. 1794 : U. VI. 460, 1820 : Aman 46, 1824 : Doc. 
Cant. 233—36, 1835 : Gorovei, Contrib. 17. — Et. : διαφορά, cf. aroum. diafurâuâ, 
dyiafurâuâ «diferentâ, deosebire, câçtig» (Geagea 240), diàfur ’intérêtil gain avantage’ 
(^z διάφορον) Pascu DEMR. IL 32).

dialect à (accent?) «dialecte, langue», 1825 : aceastä loghicä (celle de Con
dillac) s-aü tälmäcit in dialecta eliniascâ vorbitoare ce . . . esti o dialecta grè, Cat. 
ms. IL 119. — Et. : διάλεκτος (cf. ή έλλψικη διάλεκτος «la langue grecque» VL). 
La terminaison s’explique par le genre féminin du mot grec.

diamanticâle (pas de sing.) «parures, bijoux ornés de diamants» (Tiktin). 
Attesté dans un fameux passage de N. Filimon, ce mot paraît avoir eu une valeur 
affective toute particulière : Ráül acesta merse crescând neincetat ; iar în timpii 
lui Caragea ajunse la culme. Luxul, acum, î§i avea proseli(ii sâi în clasele societä(ii ; 
femeile nu mai visau decât d i a m a n t i c a l e ,  s t o f e  d e  m ä t a s e ,  § i a l t e  
s e c â t u r i  d e  a c e s t e a ,  pentru care erau în stare a sacrifica tot, Cioc. 165. 
Cf. giuvaericà, §äin. IO. IL 191. — Et. : διαμαντικό(ν), usité surtout au plur. (τα) 
διαμαντικά «joailleries», cf. aroum. diamdndà (Geagea 340) ou diamdndu (Nie.).

diarie (accent?) «diarrhée, courante, flux de ventre, dévoiement» (Pontbriant). 
Le doublet diaree est un néologisme d’origine française ou allemande (Tiktin). — 
Et. : διάρροια, cf. aroum. didrrie (Nie.), ôiàrii (Dal.).

diàstimâ 1. «distance» (dans ce sens le mot n’est pas enregistré dans les diction
naires), 1715 : calea pe supt munte diastimä ca un ceas çi jumâtate, Arh. R. IL 46 
(cf. diastimä ca de o sägetäturä «à une portée de flèche», ibid. 79) | 1786 : diestima
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lo c u lu ï p ânâ la  s tâ rv ü  e s te  n u m aï d e  5 pa§ï, U. I I I .  509 | 1792 : sä  v e d e ( ï , d ia s t im a , 
sä  s o c o t i( i  câ te  p o d im e  su n t  treb u in c ió se  de a se  d rege , U. IV . 361 | 1794 : d esch i-  
d erea  gâr le i ce  m erge la  m óra  D e d u le sc u lu ï eu  a tâ ta  d ia st im ä  d ep ä r ta tä , U. V . 233 | 
1797 : are m are d ia st im ä  lu n g im ea  a ce stu ï p o d ü , U. V I I . 130 | 1801 : m ësu rân d  
d ié s t im a  ace lu ï lo c , U. V I I I . 114 | 1807 : a c é s tâ  d ia st im ä  a p o d u lu ï, U. I X . 599 ;
2. « in terv a lle , lap s d e  tem p s» (so u v en t d a n s l ’ex p ress io n  «d iastim ä  d e  vrem e»). 
L ’ex p ress io n  e s t  très fréq u en te  ch ez  D io n . E c l. : în tr ’a c é s tà  d ia st im ä  d e v rem e , 
T ez. I I . 161, în d ia st im a  v rem ii, ib id . 194, e tc . (cf. P a scu , X V I I I .  1, 167 e t  P u çca riu , 
206) I 1794 : în tr ’a cé s tâ  d ià stém â  de v rem e n u m aï p relu n gire eu  fâ g à d u e lï ne d aï, 
U . V I . 549 I 1802 : a cé s tâ  d ia st im ä  d e  s ié p te  an ï, C ond . Y p s. 313 | 1804 : iar câ t  
p en tr u  d a to r ia  d a scâ lu lu ï in d ia stem a  ce  aü çed u t în ca sa  D u m n é lu ï B a n u lu ï U. V I I I .  
466 I 1804 : în  d ia st im ä  d e un  an d ep lin , T ez. I I . 324 (cf. T ik tin ) | 1819 : d iia st im ä  
d e treï an ï d e z ile , U. XII. 217 v. en core T V lad . 97, 173, 1848: A n u l 1848, I. 296. 
E n  1821 le  m o t e s t  a t te s té  au ssi à B rassó , en  T r a n sy lv a n ie  : su p t  d iia s t im ä  de m ai 
m u lte  vea cu r ï, D oc. S ch e i III. 52. —  V ar. diàstemâ, diéstima, v . p lu s h a u t, dieàstimâ, 
1824 : A rh . O lt. XII. 254. —  E t. : διάστημα, arou m . diâstimâ, -me (D a l., G ea g ea  340, 
P a scu  D E M R . II. 33).

diataghi «ordre, prescription», 1797 : acea diataghi ce stà întocmitâ pentru 
arânduiala cutieï de milosteniï, U. VII. 83 | 1797 : aceaçï diataghi a întocmireï ce 
are Cutia, se dä paradigmâ de a se pâzi de fieçcare dupâ proerisis ce va avea, färä 
deosebire, ibid. 84 (il s’agit de la somme que les héritiers devaient payer, en pro
portion avec leur héritage, à la «cutia Epitropiei»). — Et. : διαταγή cf. aroum. 
diàatymâ (Geagea 240).

diátesis «disposition, bonnes dispositions». Chez D. Cantemir on rencontre 
l’acc. du mot grec : intr’aciasta ré diathesin aflându-se, Isr. 1er. 46. Plus tard le 
mot revient quelquefois dans le langage administratif. 1783 : fiindü pliroforisitü 
la bunü diatesisü §i pornirea ce avemü împërâ(ia rriea la tine, sä te por(ï la fie-care 
trébâ eu în(elepciune §i credin(ä, U. I. 271 | 1807 : pentru a vosträ bunâ diathesis, 
U. IX. 183 I 1821 : cea adeväratä diatesis a noastrâ, Mitr. 133. — Et. : διά&εσις.

diazighion «acte de divorce», 1812 : Diiazighion al râposati eu dumnïalui 
dvornicu Alecu Ghica, Doc. Mano 469. — Et. : διαζνγιον (dans ce sens chez D. et 
Brigh.).

dieanieésc «judiciaire» cf. (Tiktin, Cihac II. 655). Usité surtout dans l’expres
sion ramul dicanicesc (Al. T. 211). — Var. dicanic, Cihac, 1. c. — Et. : δικανικός.

dicastérie «tribunal ecclésiastique pour juger les affaires de mariages» («geisz- 
liches Ehegericht. Bestand bis zur Einführung der Zivilehe», Tiktin). Le mot est 
souvent précédé de l’épithète exarhicesc. 1809 : cuviinciosä iscäliturä a exarchiceï 
nóstre dicasteriï, U. X. 344 | 1810 : exarhiceasca Dicasterie, Ur. VI. 354. — Var. 
dicastéreie, 1812 : Arh. Bas. I. 2. 47, decastérie, ibid. I. 3. 32. — Et. : δικαστήριον.

dicasteriót (-ti) «membre de la d i c a s t e r i e »  (v. le mot précédent), 
(Tiktin). — Et. : δικαστηριώτης.

dicheofilax «juge». Ce mot est attesté dans le titre de la grammaire de len. 
Väcärescu : Observa(ii sau bägäri de seamâ . . . aleâtuite acum întâiu de d-lui 
Ienache Väcärescu, cel de acum dikeofilax a Bisericei cei mari a Räsäritului . . . 
1787. — Et. : δικαιοφύλαξ «justitiae custos, juge» (Thés. IL 1479).

dicheómá (-mate, 1819 : U. XII. 97) «droit, tare». Ancien terme juridique 
qui se rapportait à l’activité judiciaire des prêtres ; une espèce de dépens. 1795 : 
nu oprimft Domnia mea de a lua delà partea cea vinovatä aceï 300 de banï obicï- 
nui(ï ce ne scriï P. S. Ta (le métropolite Dosithée), care se numesce dicheoma, iar 
nu globä, U. VI. 25 | 1810 : dicheomâ pentru ostenealä, U. IX. 362 | 1816 : dobân- 
desce vre-o câtuçï de pu(inâ dicheomâ asupra acesteï mänästiri, U. X. 24, cf. 1827 : 
Mitr. 428. — Et. : δικαίωμα, «droit, titre, justification, indemnité» (Hép.).

dichér (-uri) «chandelier à deux bras». Terme ecclésiastique (Tiktin). — Et. :
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δίκερος «ό εχων δυο κέρατα» (D.), δικέρως «à deux cornes» (VI.). Tiktin fait dériver 
ce mot de δικέρι mais nous n’avons pas relevé une forme pareille.

didáseal (-li) «maître, instituteur, précepteur» (cf. les doublets dascal ~ dascàl, 
dès le XVIIe s.). Le mot se rencontre plusieurs fois chez Cantemir (Gâlc. V. 67, j 
1st. 1er. 88) et reste en usage jusqu’au début du X IX e s. (cf. Iorga, 1st. înv. rom. 75.) ; 
didascalü alü filosofe§tilor matimï la Academia Moldovh, Ur. I. 76 | 1804 : acesta 
e numit în jalbà Nemesis didascalul den clavir, U. VIII. 454. — Var. diddscal (à 
l’analogie de dascal). — Et. : διδάσκαλος, aroum. ôiôdscal (Geagea 338), ôâscalu (Nie.). $ 

difteréon «deuxième chantre». Terme ecclésiastique. 1793 : insä cucerniculú 
eclesiarhü delà Curtea-veche . . .  eu cei-lal^i, i dascàlï, i. protopsaltisű, i diftereon, 
i eu to$,i celláiéi cântareti . . .  sa fie in pace §i iertatï de tote däjdiile, U. VI. 81. — 
Var. defteréu, 1889 : Petrescu, Buchetul 30. — Et. : δευτερενων, cf. δεντερεύων των 
πρεσβυτέρων, των διακόνων (D., s. ν. δευτερεύω).

dihónie «dissension, discorde» (Tiktin). Chez D. Cantemir ce terme est souvent 
suivi de zarvd : anco mai mare erà d i h ο n i i’a s i  z a r v a, 1st. 1er. 33, mâre 
d i h o n i e  s i  z á r v a  se facu, ib. 299 ou de gâlceavd : intre venatori focul g a 1 c e- 
v i i s i  a d i h o n i i a s e  atitia incepu, ib. 327. Vers la fin du siècle, dihonie de
vient un terme courant du langage administratif. 1785 : duminecï ar fi fostü dihonie í 
intre femeï care sä intre printr’acelea jeturï, §i eine sä §édâ mai susü una decât alta, Il 
U. I. 375 I 1786 : divanulü sä fie cinstitü, sä lipséscâ dihoniile interesului, U. III.
34 j 1804 : sä daï Dumniata un cuviincios nizam de împâciuire §i de odihnä . . . ca 
sä contineze dihoniile §i prigonirile dintre dînsele ( =  cälugäril,e), U. VIII. 381, cf. 
1811 : IX. 294, 1821 : TVlad. 136, 1828 : StDoc. V. 280, 282 et.c Plus tard ce mot, 
quoique inusité comme terme officiel, se maintient dans la langue populaire et fami
lière : desdedimineatä (baba) avea gust de sfadâ : cioanda §i dihonia nu se mai sfîrçau, 
Näd. Nuv. I. 21 (v. Tiktin 545) | ca sä se mântuise toatä dihonia, cäräbäniti-vä delà 
mine, Creangâ (v. Damé, DEnc.). — Et. : διχόνοια.

diiehisis «administration». 1805 : sä se urmeze o bunâ diiehisis a pär^ei locului 
în curgerea trebilor, U. VIII. 514. — Var. dischisis (faute de copie ou d’impression?), 
1804 : ibid. 491. — Et. : διοίκησις.

dimigorie «discours public». Mot littéraire, non enregistré par les dictionnaires. 
1788 : Decï sfâtuinduse eu fii seï si eu ceï mari aï inperät-iei, fâcu o dimigorie, J. Vàcàr. 
110. 256. — Et. : δημηγορία.

diminie «(espace de deux) mois» (Tiktin), 1804 : banii lefilor din trecutele 
diminii pînâ la sfârçitul acestei luni, Tez. II. 328. Pour d’autres ex. v. 1819 : U. XII. 
271, 1821 : TVlad. 64, 385 (v. Bogrea, DR. II. 794). Les mors trim inie , tetraminie, 
examinie sont d’une formation analogue. — Et. : διμηνία (Hép.).

dimocratie «démocratie» (=stapanirea in cáré cap aies nu éste, ce toata tiára 
poate intra la sfat, Gloss. 1st. 1er. 10). Pre dimocratii’a voastra epitrop monarhiii 
noastre sa punem, Cant. U lst. 1er. 30. — Et. : δημοκρατία.

diorie «délai, terme» (Tiktin). Jusqu’ici nous n’avons connu qu’un seul ex. 
chez N. Filimon (v. Tiktin. s. v.). Néanmoins il est possible de relever ce mot aussi 
dans la langue du XVIIIe siècle ; 1713 : deci a§a au pus diorie pânà în 3 luni sä 
meargä §i sä vie räspunsul, Iorga, Scris. Brânc. 5. — Et. : διορία, cf. aroum. diorie, 
ôiurie  «termen, soroc» (Geagea 341).

diorizmós «prescription». HL. de Dum. Vari. (1782) v. Pascu, XVIII. 1. 155. — 
Et. : διορισμός.

diortosi «corriger (des épreuves)» (cf. dyorthosesc «indrept, Corrigo. Megigazí
tom. Emendo» Bobb I. 372). Terme d’imprimerie qui, grâce aux relations culturelles 
qui existaient entre la Transylvanie et les voïvodats d’outre-mont, a franchi de bonne 
heure la ligne des Carpathes. 1746 : s’aü diorthositü de Lavrentie Ieromonah de 
la mânâstiré Hurezií, BH. IL 94 ( 1789 : s-au diorthositü prinü zmeritulü intre 
Dascalï, Gheorghie Hainesü, Sybiïanulü, Preotia, Sibiu, BH. IL 331, cf. 1792 : Aca-
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tist, Blaj, BH. II. 345, | 1795 : Biblia, Blaj, BH. II. 382. Ce n’est qu’exception- 
nellement que ce verbe se rapporte à des corrections de caractère non-typographique. 
1785 : a§i§derea sä aibä orânduitul dascäl cel mare, a deorthosi. . . themata, 1st. 
§c. I. 53. — Yar. deortosi, 1. c., deordosi 1774 : Ur. VI. 443. — Dér. diortosire «correction». 
1742 : prinü ostenéla diorthosiriï luï Lavrentie Iermonahulü, BH. II. 63, cf. 1753 : 
ib. 123, 1910 : Arh. Bas. VII. 103 ; var. diordosire, 1786 : Anthologhion, Râmnic, 
DR. V. 618, dinordosare, 1774 : Ur. VI. 438. — Ant. nediorthosire, 1761 : BH. II. 156 ; 
diortosit. 1. (adj.) «corrigé, remanié», 1789 : Dioptra . . . acum dä iznoavä diortositä 
dupä gramaticä rumânéscâ, lat. ms. II. 32 ; 2. (participe substantivé) «correction», 
1779 : multä nevoin^ä amü pusü la diorthositü, BH. II. 245 | 1801 : el nu plâteçte 
nirnic la diorthosit, Iorga, Contrib. 223. — Et. : v. au mot suivant.

diortositor «correcteur», v . 1737 : nu  d oarâ  eu  v re -o  p ro co p sa lä  d e  in vä^ ätu rä , 
ca re  nu  o am ü , n u m a ï a t in g â n d u -m â  çi eu  d e  u n ü  d ég e tü  d in ü  cè le  m ie l alü  p ic ïoare-  
to rä  m a r itu lu ï E p isc o p ü  D a m a sch in ü  am ü  fo stü  d io r th o s ito r iü , A n th o lo g h io n , B H .
II . 53 I 1759 : E v lo g h ie , m o n a h , d io r th o s ito r iü  B H . II . 146 | 1782 : p recu m  ce l lip s it  
d e lu m in a  o ch ilo r  u m b lâ n d  sä  p o tic n e a ç te  a d ea se , açiçd erea  §i m in te a  D io r th o si-  
to ru lu i, d e  m u lte  ori p rin  s lä b ä c iu n ea  firii de care sâ n tem  (,in u |i, p r in c in u ia ç te  greça le , 
V lo litv e ln ic , R â m n ic , D R . V I . 384 | 1805 : oare care c u v in te  . . . s ’au  sc h im b a t  de  
'd ior(th o )sitor iü , M in eiu  M are, B H . II . 460, cf. 1806: C ea slo v , B r a ço v , B H . II . 478 
e tc . C’e s t  sa n s  d o u te  le  d ér iv é  diortositor q u i a  é té  la  form e la  p lu s  u s ité e  (pour l ’h i
s to ir e  d e  ce  m o t v . Iorga , Is t . b iser . I I . 154, 170). —  E t . : διορ&ώ, διορθώνω; διορ&όνω 
τυπογραφικά δοκίμια «corriger d es ép reu ves» , διορθωτής «correcteur» (H ép .).

discolefsi 1. «empêcher, embarasser, retenir» (Tiktin), 1792 : sä nu îngâduitï 
a discolisi norodulü de celea tse rebuinciódin läcomia peste mäsurä a vêndëtorilorü, 
U. V. 324 I 1795 : a orêndui numaï pe uniï meçterï la lucru, §i pe atyn a-ï zâbovi §i 
a-ï discolepsi, U. V. 291 ; 2. (réfl.) «être embarrassé, avoir de la difficulté», 1811 : fiind 
podul stricat, pâtimea §i se discolipsea §i dumné-lor ceïlal(,ï boerï, U. IX. 443 | 1811 : 
carele se discolifsesce a merge pe podul Calicilor, ib. 444. Pour un exemple chez len. 
Väcärescu, v. Tiktin. — Var. discolifsi, 1815 : U. X. 275 ; discolepsi, v. plus haut ; 
discolipsi, 1817 : U. X. 417 ; discolisi, v. plus haut (la dernière forme pourrait bien 
être un dérivé roumain de discolie, v. ce mot). — Dér. discolefsit, discolepsit «gêné, 
embarrassé». 1838 : väz câ-mi scrii câ eçti discolepsit de bani, Furnicä, Doc. 403. — 
Et. : δυσκολεύω, δυσκολεύομαι (cf. Graur, BL. VI. 48).

discolie (-») «difficulté, embarras, gêne» («nevoi, lucruri aspre, grele, de nepu- 
tut», Gloss. 1st. 1er. 10). Terme administratif, d’un emploi très fréquent, jusqu’à 
la première moitié du XIXe s. 1717 : iar, când s’ar întîmpla vre o discolie, Hurez 332 | 
1778 : decï vëdêndü Dornnia mea §i acéstâ discolie, U. I. 107 | 1784 : suiçul munteluï 
este eu discolie, U. II. 409 | 1789 : facep pornirea cé cuviinciosâ asupra vrâjmaçliorü 
fär de a nu pune înainte discolia vremeï §i a drumurilorü, U. III. 252 | 1791 : fiindü 
locü de munte urmézâ multä discolie poterile atuneï a-ï urma §i a-ï prinde (c. à. d. 
les malfaiteurs), U. IV. 57 | 1793 : sä’lü intemeia^i (un pont) cum se cade çi de a dse 
sluji fâr’de primejdie §i fàr’de discolie, U. V. 382. Le mot grec et souvent expliqué 
par necaz. 1795 : spre a urcina obçtea färä de n e c a z ü  § i d i s c o l i e ,  U. VI. 790, 
1804: n e c a z  u rï  §i  d i s c o l i e  pricinuindu-se, Cond. Yps. 330. Expressions 
toutes faites : a pàtim i discolie «avoir, éprouver de la difficulté» 1794 : tot-déuna 
pâtimesce Epitropia discolie la împlinirea banilorü caftanelor, U. V. 366 ; a cerca 
discolie «id.» 1795 : a cerca mare discolie, neavëndü . . . Domnia cuviinciósá odihnä 
de häläduire, U. V. 459 | 1802 : câtâ discolie putem sä cercäm, când nu se va face 
iconomie §i îngrijire din vreme, U. VIII. 255 | 1821 : a nu cerca vre-o discolie, Aman 
58 I 1822 : au cercat dumnealor atâtea discolii, TVlad. 168 cf. ibid. 416 (Bogrea, 
DR. II. 794). Le mot est attesté aussi à Nagyszeben cf. 1821 : St. Doc. VIII. 135. 
— Et. : δυσκολία; eu mare discolie (Scris. TVlad. 33) ~  μέ μεγάλη δυσκολία «à grand’ 
peine» (P).
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discopótiriu «calice et patène», 1781 : pentru discopotiriul ce am fost dat 
dumitale izvod a sä face aciï, pentru care nu sänt la amfivolie câ  nu sä vor fi lucränd, 
Iorga, Contrib. 199. — Et. : δισκοπότηρον.

disidemonie «superstition» (Pred. I .  907 ; dans le Gloss. 1st. 1er. disiremonie 
«çërëmonii si aflarile omenesci in loc de Dumnëdiësci cinstite»). Terme littéraire. 
Antei pild’a ce ai spus, apói sfátul, cárile ai dat, foarte bine, li-am intieles : ce pilda 
este a disidemonii, iára sfátul a micropsihiii, Cant. 1st. 1er. 200 | 1780 : acéste toate 
disidimonii aü fostü ale trecutei vremï, Mineiu, BH. I I . 257 | 1812 : el sä zice a fi 
diavolul credinjelor de§erte . . .  am doao slujitoare adecâ fanatismul ce va (sä) 
zicä rîvna neadevârateï credinjii si suprästäciunea, ce va sä zicä crezätorie de§artä, 
aljái zic de pe grecie disidemonie, Budai-Carda§ 224. En 1853 ce mot figure encore 
dans le dictionnaire de Barijiu pour traduire l’allemand «Aberglaube». — Var. disidi- 
monie, BH. 1. c. et I I .  259, desidemonie 1780 : Cat. ms. I .  219, desàdimoniie, 1843 : 
Cat. ms. I .  337. — Et. : δεισιδαιμονία.

dispnee «difficulté de respiration», 1760 : pentru dispnee adicâ gréa suflare 
çi näduh, Samarian 328. — Et. : δύσπνοια.

distihie (-ii) 1. «malheur, nécessité, infortune». Terme littéraire qui se rencontre 
quelquefois aussi dans le langage administratif. 1705 : coci pedéps’a distihiii minté, 
iar nesciinti’a cuventului limba impiiàdeca si scurtiaza, Cant. 1st. 1er. 148 | in toáta 
evtyhii’a si distyhii’a továrasi nedespartiti sa ne tinem, ib. 176 ( 1822 : dupâ merge- 
rea eï in casa mortului s’a întâmplat §i rëutatea apostasieï, din care pricinä alta 
n’aü cercat färä cât fugä §i alte distihii, U. III. 355 | 1829 : §i l-a§a distihié pu Jin 
sä më mînghîiü, Zilot, St. 331. 2. «misère», 1809 : o cumplitâ pátimire de mare lipsâ 
§i distihie nepomenitä, Cond. Yps. 341 | vers 1860 : in tristele peristasis in care se 
aflä acum Jara, açteptâm §i de la empíria Evgheniei Sale ca sä ne simvulevseascä 
ce avem a face spre a depärta asemenea distichii, Odob. II. 97. — Et. : δυστυχία, 
aroum. ôistih'ie (Geagea 342, Pascu DEMR. II. 93), alb. calabr. dhistihi 
(Meyer).

divanit «membre du divan, conseiller du prince», v. Tiktin. — Et. : 
ντ ιβανίτης.

dodecâdà «les douze conseillers du prince», 1825 : aljii din mai micï trepte 
care sä cuprind in dodecadä, ZilR. III. 76. — Et. : δωδεκάδα.

dodecár «espèce de monnaie» («ehern. Art Münze im Werte von 12 Piastern», 
V .  Tiktin). — Et. : δωδεκάρι.

dogmaticà «espèce de chant religieux», 1829 : kegragariile (?) §i dogmaticalile, 
mélos, fâcute pe câte opt glasurile, eu luminä linä §i eu prochimenile ci sä cântâ la 
praznicele impäräte§ti, Doc. Bari. I. 300. — Et. : δογματικός, plur. -à.

d oso lip sie  1. « tran saction  d e co m m erce , affaire», 1790 : ca  tô ta  d ia fo ra o a  
d o so lip siï, ce are co m isu lü  Ia n a ch e  B ä rcä n escu  eu  so j ia  sa  . . .  sä  u rm éze  d u p â  p ru n 
e lle  p ra v ile ï . . . p en tru  o r ï-ce  a lte  p rigon irï v o r  fi în tre  d u m n élo r  d e d o so lép s ie , de  
t o te  sä  se  fa eä  . . . cu ra tä  a legere  §i izb rän ire  sâ v â r ç itâ , U. IV . 400  | 1792 : vornü  
p o fti §i m o i pre fra te le  S id is  . . .  ca  sä  teo r isa scä  a c é s tâ  d o so lip sie  cu  ca r te  de b lä ste m ,  
U. IV . 90 I 1794 : e s te  tr eb u in jä  a se  orên d u i 2 d in  D -lo r  v e lij ii  b o ier i, n azirí, asu p ra  
a ces te ï treb í, în tru  a  cärora  sc iin já  §i v ed ere  sä  fie  tó tá  u rm area  ( =  u rm ä to a rea )  
d o so lip s ia  a ce s te i treb ï (il s ’a g it  d e  la  fa m in e  d e  B u ca rest) U. V . 448  | 1819  : a ce s te  
p a tru  s f in te  B iser ic i ce le  m ai m ari a le p r in c ip a tu lu i V a la h ie ï v ë d e n d u -s e  în  ch in o n ie  
p o litic e a sc ä  §i in  d o so lip sie  h r im a ticeç ti §i cu  d e o se b ite  s in a la g m a ta , U. X I I .  54. 
cf. 1823  : U. X I I I .  353 , 2. « rece ttes e t  dép en ses»  (T ik tin ), 1815 : so c o te lï d e  d o so lip sie , 
U. X . 263 I 1815 : c a ta st iç e  de lep so d o s ie  ( s ic ! ) ,  ib id . 367 | 1863  : c a ta s t ih  d e d o so 
lip s ie , F il. C ioc. 166. —  V ar. dosolepsie, lepsodosie, v . p lu s  h a u t. —  E t . : δοσοληψία, 
ληψοδοσία. P o u r  les  c o m p o sés  de ce  g en re  en  g rec cf. N . P . A n d r io tis , D ie  w ech se ln d e  
S te llu n g  v o n  K o m p o sitio n sg lie d e rn  im  S p ä t- , M itte l-  u n d  N eu g r . G lo tta  X X V I I  
(1 9 3 8 ), 92 ss.
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doxologhie «doxologie, Te Deum» (Tiktin), 1762 : dupä dioxologhie aduc pe 
hypopsichos din altar, Gheorgh. 327, — Et. : δοξολογία, aroum. docsologie «prinos» 
(Geagea 342—3).

dôxà «intelligence» (Tiktin), ex. un drâcos de zmeü, tînâr çi färä doxä la cap, 
Ispir. (v. ib.). — Et. : δόξα «gloire ; opinion, croyance» (VI), pour d’autres significations 
V. surtout D. Cf. aroum. do.ra (δοτά Nie.) «glorie» (Dal.).

E
ecatômvà «hécatombe», 1773 : mergeà înainte ecatômva a bärba(ilor celor 

jertvuitorï, GCr. II. 88. Dans le même texte (trad, de Héliodore) on rencontre aussi 
une autre phrase où ecatômva est glosé par ’o sutâ’ (cent) : iar numàrul eu tótul : 
ecatômva (1. c.). Il s’agit très certainement d’une confusion spontanée de εκατόν 
’cent’ et έκατόμβη ’hécatombe’,

écdosis «édit», 1752 : dupa cè scrisâ carte çi iseälitä ce sä chiamä ecdosisű 
patrierçascâ, Iorga, Cond, de hirotonii a Mitrop. Mold., Bul. Com. Ist. III. 7—8 | 
1792 : a nosträ patriarhicéscâ çi sinodicéscâ ecdosisű (c. à d. celle du patriarche 
de Constantinople), U. IV. 434 | 1820 : apoï acel ecdosis pentru ce trebuin(á se 
fusese luat de Maria Sa, Erbic. Cron. gr. LUI | après 1830 : dupä pu^inä dile 
aducându-se çi e c d o s i s ,  a d e c ä c a r t e  d e  v o e  a Patriarhului de la Tari- 
grad, III. 74. — Var. écdos, 1792 : acéstâ sfânta patriarhicéscâ çi sinodicéscâ ecdosü, 
U. IV. 435 ; évdoxis, 1813 : U. X. 11. — Et. : εκδοσις.

ecfonisi «prononcer, déclarer», 1713 : iar päntru zitima Impäratului dâ la 
Tearul nimic pân acum, crede-ma, nu se-au ecfonisit, Iorga, Scris. Brânc. 10. — 
Et. : εκφωνώ.

éclipsis «éclipse», 1705 : intre toti dumnedieii de si éste Soârele mai frumos, 
inse éclipsis il intunecáza. Cant. Ist. 1er. 263 | av. 1743 : atunce s’au fäcut mare 
é c l i p s i s  î n t u n e c a r e  d e  s o a r e ,  Nec. 291. — Et. : εκλειψις.

eclisiarhie «gouvernement ecclésiastique», 1813 : încredin|ându-ne prin ade- 
vàrate mârturiï, ce sä aflä in scris la eclisiarhiia Sfinteï Mitropoliï a Moldavieî, Doc. 
Call. 500. — Et. : έκκλησιαρχία.

eclogárion «recueil d’éclogues». Mot littéraire. 1863 : am invä(at Pedagógia 
çi Eclogárion din scoar(,á in scoar^ä ; iar toemai cánd era sä încep la Grammatichi, 
m’a trimis la Inälrimea voastrâ, Fil. Cioc. 58. — Et. : εκλογάριον.

ectelesi (réfl.) «s’effectuer, s’accomplir», *1780 : deci am socotit sä fac indräz- 
nealmä cátre dumneata, parachinisindu-mä de frä(iia çi teclifsizlicul care intre női 
avem, pentru prea-iubitä dumitale fiicä, cocoana Bâlâçica, de va fi cu bunä vreare 
çi proniia dumnezeiascä §i cu voia dumitale ca sä se ecteleseascä aceastä sâvârçire 
de incuscrit, AR. Braçov 253. — Et. : εκτελώ.

éctesis «exposé, rapport», 1819 : ectesis sau arätare dreptätälor ci am pentru 
tärgul Soldâneçtii, Doc. Call. 559. — Et. : εκ&εσις.

eczamen «procès-verbal des interrogatoires». 1780 : logofeteii sä tie condici 
pentru hotârârile ce sä fac i pentru eczamene çi tacriruri (~  oi λογοδετξέλοι vu 
βαστάζωσι κώδικας των άποφάσεων . . . των έκζαμένων καί τών τακριρίων) t Yps. 158. 
Var. eczameníc, Gorovei, Botoçani, 347. — Et. έκζάμενον (<  lat. examen) «πρακτικά 
ανακρίσεων » (ο. c. 263).

efévrimâ «invention». HL. de len. Väcärescu : acésta întieleptulü Mavrocor- 
dat o indreptä cu o efevrimä, IIO. 272. — Et. : εφεύρημα.

efiált «cauchemar». Terme médical. 1760 : pentru e f i a l t ,  a d i c ä  n ä l u -  
c i r e, înecare çi spaimä cu räsärire din vis, cf. Samarian, Med. 327. — Et. : εφιάλτης.

efímér «curé», 1816 : rugîndu pe Svintie Sa efimerul Eftimie, Doc. Call. 522, 
cf. Iorga, 1st. înv. rom. 121. — Et. : έφημέριος.

efmorfujicä «jolie». Formation occasionnelle de Alecsandri : ai vrea sä ered
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cä te gâseçti aid ín han, cu o coritachi, tinericä, efmorfuticä, T. 1049. — Et. : 
εύμορφος roum. -u(, +  -icá.

éîor «contrôleur, administrateur, éphore» (Tiktin). Le mot paraît avoir péné
tré en Transylvanie aussi, en 1828 Z. Carcalechi explique le néol. directorl par efori, 
(v. Bibi. R. I. 41). — Et. : έφορος, aroum. éfur, énfur (Geagea 345).

eîorie 1. «dignité d’un éphore» ; 2. «conseil d’administration d’une institution» 
(eforia çcoalelor, spitalelor civile, etc. Tiktin) ; 3. «poste des pompiers à la mairie» 
(«locul delà primärie sau cârmuirea târgului, unde erà un foiçor in care sedea cate 
un pompier sä bage de seamä unde s’o aprins v ’o casä §i sä deie alarma», Vasiliu, 
Pov. Glos. 259), ex. când o datä foc eu puçcâ in stâlpul por^ii, aça de mare putere 
ce-o avut, ca tät l-o fäcut numai ^änduri, §i cä pânâ la iforie o ajuns bueä^i din 
acest stâlp, Vasiliu, Pov. 240. — Var. iforie, v. plus haut. — Dér. eforicesc, Anul 
1848 I. 151. — Au sens 3 le mot n’est qu’un terme dialectal de 'Tâtàruçi (Suceava). — 
Et. : εφορεία, cf. aroum. efurie (Nie.).

efsevos «pieusement, avec dévouement», 1713 : au iubit sotul ei efsevôs, eu 
întelepciune §i alalte aretas au träit, Iorga, Scris. Brânc. 17. — Et. : ευσεβώς.

eftaxie «bon ordre», 1766 : vrând Domnia mea a se pâzi eftacsia acestei stâri, 
Arh. R. II. 173 | 1814 : a nu se face cel mai pu^in cusur la eftacsie a Divanului 
domnesc, U. X. 464 | 1815 : sä se pâzéscâ orînduiala bisericei eu tótá eftaxia, Ure- 
chiâ, Carageà 33 | 1822 : acésta dar totä cercetare sim^indu-se învederat cä vâtâçia 
de pescarï nu are altâ sâvârçire, nicï slujesce la vre-un folos §i trebuin^â sau eftacsie 
a patrieï, ci numai la o adâncâ hräpire plinä de zmäcinare . . . spre nesäjioasä läcomie 
a vâtafuluï, U. XIII. 285. — Var. aftaxie, 1815 : Urechiâ, Carageà 33, evtaxie, 
1778 : Ur. I. 52, eftasie, 1807 : U. IX. 183. — Et. : ευταξία.

eftihie «bonheur, félicité», 1705 : in toáta evtyhii’a si distyhii’a, Cant. 1st. 
1er. 176 I 1715 : eftihia Impärä^iei, Arh. R. II. 53 | 1804 : spre e f t i h i a  §i  
b u n â  s t a r e a  îieriï, Cond. Yps. 325. — Et. : ευτυχία, cf. aroum. eftihie «fericire, 
belçug» (Geagea 345, Pascu DEMR. II. 93).

egle(n)disi 1. «amuser qqn.» (cf. «a distrà se ziceà la Iaçi în 1783 a egledisi», 
Condeescu, Al^idalis 29). Ce sens n’est pas enregistré par les dictionnaires. *1870 : 
astfel m’a englendisit neneaeâ-ta cînd a avut poftâ s’o duc la teatru, Al. T. 887 ;
2. (réfl.) «s’amuser», 1774 : mergea adesea la dênsul de se eglendisïa, En. Kog. Cron.
II. 198 I vers 1850 : spune cum s’a eglindisit la bal la curte, C. Negr., (Tiktin). 
Pour d’autres ex. v. §äin. IO. II. 167. Ce mot est attesté aussi dans le poème «Trei 
viteji» de Budai—Deleanu où il est appliqué au train de vie des Roumains grécisés : 
Mai bine vor eï pe limba greceascä | Saü pe elinicä, care n’o in^eleg, | Ca zile întregi 
sä se inglindiseascâ, | Decât a grài románeste întreg, Iorga, XVIII. 2. 478 ; 3. «se 
griser, s’enivrer» (terme familier) cf. Säin. 1. c. — Var. eglendi, 1798 : doar temburï 
nu eglindesc, U. VII. 557, englendisi, v. plus haut, inglendisi et înglindisi, §àin. 
ibid, et Cartojan, Erotocrit 43, englindisi (Damé), evglendisi (Tiktin). — Et. : έγλεντίζω, 
cf. bulg. eglendisam, Säin., 1. c. alb. eglendis «dilettare, deliziare» (Leotti), eglen- 
disem «divertirsi» (ib.)

egoismós «égoïsme». Après 1868 : asta nu-ï dragoste, il egoismos, Al. T. 884. — 
Et. : εγωισμός. Le doublet moderne (egoism, DEnc.) est d’origine française.

elátomá «défaut, vice», 1761 : pentru aceastä elatomä (päcat) pururea fâcea 
ceartâ, Iorga, Prig. 8. — Et. : ελάττωμα.

elchisticón «charme, attrait». Pour une donnée de 1783 cf. Condeescu, Al(i- 
dalis 29. — Et. : έλκυστικόν (κάλλος) «beauté attrayante».

elefterie 1. «liberté», 1705 : sculáti fráti 1 — intre sine disera — si ori unde 
acélé adunari vom puté afla, acolé a noâstra elefterie a cunoàsce sa le facem, Cant. 
1st. 1er. VI. 185 | pinä ce se va face acea desâvârçite elefterie de supt jugul otomani- 
cesc, GenCant. 274 | sä se päzeascä deplin §i desâvâr§it a légii elefterie, ibid. 
276 I 1772 : pentru elefteria nôstrà cea prea doritä, Ur. VI. 320, cf. 1791 :
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StDoc. XI. 193. Ce mot devient particulièrement fréquent vers 1821 (cp. Grecii 
am e^ i de nâlucirï deçarte §i eu uçurare de minte, umblau turlacî, strigând «Zito 
elevtheria», Mem. An. 391 ; a fost cutezat sä ridice §i numitul Sava steag de elefterie 
în politia Bucureçtilor, TVlad. 75, v. ibid. 55, 73, RI. XIX. 245 etc.) | 1822 : de 
rîvna elefterieï vrêndù pe to^i sa-ï védâ prinçi, Beid. Tr. 338 ; 2. ((libéralité, pro
digalité», 1817 : §i eu o galantomie | Plinä de elefterie | In tóté parole dândü | Bac- 
çiçurï §i aruncândü, Pit. Hr. 452. — Var. eleftiríe, 1710 : Cant. Hr. 106, elehteríe, 
1783 : Condeescu, Altidalis 30. — Et. : ελευθερία, cf. aroum. elefderie, ilifdérié 
(Geagea 345), alb. calabr. lejteri Meyer). V. aussi lefterie, 205.

eleîterosï «délivrer, affranchir». Ce verbe n’est attesté que sous la forme d’un 
participe muni du préfixe négatif ne-. 1719 : rumâni neelefterosijl, Doc. Cant. 208 
(cf. letter). — Et. : ελευθερώνω, cf. aroum. elender usés eu, ilifdivisés eu, elefderusit, 
ilifdirusit (Geagea 345), alb. elefterds «liberare» (Leotti).

elinicà «grec ancien». On l’oppose le plus souvent soit à la «greceasca aplà 
(ou chinogreceasca)», soit tout simplement à la «limba greceasca». *1812 : Mai bine 
vor eï pe limba grecéscà | Sau pe elinicà, care n’o înîeleg, | Ca zile întregi sä se 
inglindiseascâ | Decât a grâi româneçte întreg, Budai—Deleanu, Trei viteji, Iorga, 
XVIII. 2. 478. L’adjectif elinesc est également très usité (ex. 1775 : scôla elinéscâ, 
is t . §c. I. 36). — Et. : 'Ελληνικά.

ellipsis 1. (terme de géométrie) «ellipse», 1791 : elipsis, cité par Adam. Neol. 
22 ; 2. (terme de grammaire), «ellipse», 1787 : cinci sínt figurile grammaticeçti : 
ellipsis, pleonazmu, syllipsis, enallaghi, yperbatu, len. Väcär. Gram. 125 cf. Pascu, 
XVIII. 1. 118. — Et. : ελλειχρις.

embatic (-uri) «emphytéose» (Tiktin). Terme juridique, usité surtout en 
Valachie (en Moldavie on dit bezmàn). 1785 : din aeärora veniturí (c. à. d. des 
monastères) eu embaticul ce se lua nu pu^in se ajutora spitalul acesta, Ur. 1 .105 | 1808: 
de va indrâsni vre unul din eï a tâinui suma embaticuluï monastirii sale, Ur. XXV. 
402 I 1813 : amü datû §i embatichiulü tl. 550 într’unü anü, pentru moarâ §i pentru 
loculü präväliilorü, Scris. TVlad. 31 | 1822 : embaticurile acele ränduite de la mona- 
stirï, Ur. III. 232. — Var. embalichiu, v. plus haut; imbatic, 1839: Doc. Putn. II. 
172 ; balle, 1761 : ADDR. I. 143, 1812 : Ur. XIV. 232 (DA., Tiktin). — Dér. 
embalicà «donner à bail emphytéotique» (Tiktin), embaticar «emphytéote» (ib.), 
embaiiehier, 1844 : Arh. Olt. IX. 44. — Et. : εμβατίκιον, cf. aroum. embatik'e «ceace 
plâteçte o mahala sau o comunä preotului» (Geagea 345, Pascu DEMR. II. 37). 
Pour la var. bâtie cf. μπατικός (Hép.).

emberdefsi «surcharger». Nous n’avons relevé qu’une seule donnée pour le 
part, passé de cette ancienne forme. 1824 : (o datorie) la soroc adevärat nu s’a 
plâtit, fiind §i noï emberderfsi^i (sic !) eu huzmeturï §i ne-aü trebuit mulp banï sä 
räspundem, StDoc. VIII. 71. — Dér. et Var. ímberdosit, -à «surchargé» (incärcat 
peste mäsurä, inväluit, impovärat eu prea multe lucruri), ex. sä fie fätarea odor 
într’un timp in care . . .  nu ne afläm îmberdositi de multe lucruri, Filip. Dasc (cf. 
Tiktin, DA.). Cette var., la seule qui soit enregistrée par les dictionnaires, n’a pas 
été expliquée d’une manière satisfaisante (selon Tiktin, «schwerlich zu deutsch 
Bürden) ; cf. inberdopsit, 1838 : väzu cä tare ai înberdopsit dughena eu datorii, 
Furnicä, Doc. 403 ; inberdosii, 1824 : dumnealor dregätorh, ci së aflä înberdosi^ï 
eu trebile tînutuluï, Hurm. X. 589. En réalité ce ne sont que des formes altérées 
de emberdefsi. — Et. : (ε)μπερδέυω, (Pascu, RCr. XII. 210, sans aucun ex. ancien), 
cf. aroum. mberôoséscu «încurc» (Geagea 375). Pour les expressions telles que 
ímberdosit eu trebile etc. cf. μπερδεύω μίαν νπόθεσιν «embrouiller une affaire, mettere 
in garbuglio» (Ven.).

embereclisi «joindre, annexer», 1812 : eu plecäciune embereclisim câtre Exc. 
Ta acéstâ copie, U. IX. 387 | 1814 : din embereclisita copie vei luà Dumneata 
pliroforie de coprinderea embereclisitelor porunci ale Domnii mele, Arh. Olt. VIII.

12
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451 I *1816 (date fictive) : scrisoarea ce-Ji empericlisesc, este cátre dumnealu. 
Postelnicul, Fil. Cioc. 64 | 1824 : ca sä nu mai facä zäpäcire embereclisii (en note : 
anexäi) §i insämnare la ce casä §i numär §ade fieçcare, Iorga, Contrib. 243 | 1832 : 
porunca cinstitei Otcârmuiri ce mi s’au trimis . . . impreunä cu emberieclisita copiie, 
Rev. Arh. I. 96. — Var. embericlisi, 1815: U. X. 285, empericlisi (Tiktin), emberieclisi 
V . plus haut. — Dér. embericlisit «annexé», 1812 : indatä sä trimiteti embereclisitele 
domnescile nóstre cärp, U. X. 540 cf. 1815 : U. X. 285. Cf. le syn. perielisi. — Et. : 
(έμ)περικϊχίω «enclore, entourer, enfermer» (P.), cf. Iorga, Form. fan. 12.

embódion «difficulté, obstacle», 1791 : ce embodion pote sä aibä cinstita 
comisie la tréba sa despre vreunü obrazü alü Divanului, U. IV. 477 | 1822 : acéstâ 
vreme (a apostasiei) ï-a fost embodion de a o lua in cäsätorie dupä lege, U. XIII. 
355. — Var. embólion (?), 1820 : Iorga, Ser. neg. 141. — Et. : έμπόδιον, cf. alb. mbodhi 
Hardy 33.

embodisi 1. «empêcher, retenir», 1792 : deci gustul nu-ï lipseçte | Punga nu-1 
embodisâçte, Tanov. Millo 14 | 1793 : aü âmblatü pîrîtul sâ’lü embodiséscà, aü 
säritu sä’lü batä, U. V. 122 | 1797 : nevrând a embodisi de la aciastä vänzare pe 
sora (lui) Necula, Doc. Tel. 10 | 1800 : învoindu-se amêndoi. . .  nu o putem embodisi 
U. VIII. 24 I 1801 : ï-aü embodisit a nu mai frige carna^i, U. VIII. 117 ; 2. «défen
dre, prohiber», 1778 : pentru acésta embodisim, câ de acum mainte sä nu fie mônâ- 
stirile slobode a se împrumuta färä de trebuinjä mare, U. I. 52 ; 3. (réfl.) «être 
empêché», 1790 : speriindu-se locuitoriï . . .  se embodiscesc de a aduce . . . cele 
trebuinciôse la târgü U. III. 364 | 1808 : m’am embodisit din altä pricinä, StDoc. 
VII. 46. — Var. expodisi, 1793 : U. V. 313, ibondesi, 1783 : Ghib. IZ. IV. 2. 240, 
786 : ibid. 243, bodisi (HL. du Pseudo-Ien. Kog.), *1774 : câzând la picioari ca sä 
il bodisascâ acest lucru, f. 150 ('~ câzând la picioarele lui, ed. Kog. Cron. III. 237). 
Chez le même auteur on retrouve embodisi aussi (f. 112 ~  ed. Kog. Cron. III. 208, 
cf. Giurescu, Bul. Com. Ist. II. 146).— Dér. embodisit «défendu, retenu; interdit», 
1790 : U. III. 388, 1806 : U. IX. 44, 1821 : Mitr. 181. — Et. : εμποδίζω, cf. alb. 
mbodhis Hardy 33.

emboricésc «commercial, de commerce», 1841 : Codica emboricîascâ al Francéi, 
Cat. ms. I. 122. — Et. : εμπορικός, cf. aroum. emburipséscu (Dal.).

empirie «expérience», Ce terme n’est attesté que dans un texte archaïsant 
d’Odobesco : açteptàm de la empíria Evgheniei Sale ca sä ne simvulevseascä, ce 
avem a face, Op. II. 97. — Et. : εμπειρία.

emvasie (accent?) «entrée», 1715 : munticelul numeste despär^it de päm änt. . . 
are emvasie, adecâ intrare, nu prea latä, Arh. R. II. 111. — Et. : εμβασις.

enallaghi «alternance» (figure rhétorique et grammaticale). Pour un ex. chez 
len. Väcäresco v. éllipsis. — Et. : εναλλαγή.

enchiclopedie «encyclopédie», 1780 : dupä cum la enchyclopediia sä aratä 
a fi tâlmâcirea numeluï delà graiulü aperire, Mineiu, BH. 11.255. — Et. : εγκυκλο
παίδεια.

endecámisi «nom d’un jeu de cartes», 1909 (texte archaïque !) : seara, merse- 
serä’mpreunä la cafenelu^a unui simbatriot într’o ulicioarä dosnicä de lângâ Casa 
Sfatuluï, sâ’nvârteascà un endecamisi, §i pe urmä, la iutealâ, un stosiçor, Car. Nuv. 
II. 231. — Et. : ένδεκάμιση.

endeléhie «entéléchie», 1791 : sufletul este o endelehie (=  ? entitate, cf. 
Adam. Neol. 22). — Et. : έντελέχεια.

enérghie (pour l’accent cf. 1779 : BH. II. 242) 1. «énergie, activité», 1705 : luand 
energhiile a le opri, Cant. VI. 369 | 1779 : toate simtirile omuluï simtü cu bucurie unù 
duhü de via(.ä ce le miçcâ âpre a lorü enérghie, Mineiu, BH. II. 242 ; 2. «vigueur, 
efficacité», 1775 : ca sä binevoiascä sä o facä §i energhiia acestorü a§ezämänturi, 
GenCant. 541 | 1793 : zapciulü cel oränduit s’aü dat lenevirii §i nu s’aü fäcut energhie 
porunciï, U. V. 333 cf. 1794 : U. V. 425, 1820 : Aman 43, 1822 : U. XIII. 348. Il est
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à remarquer que même quand on introduira le néologisme energie, celui-ci gardera le 
sens 2 du grec energhie : instructive privitoare pe ramul doctoresc . . . asigureazâ 
energia acestei slujbe, Anul 1848. I. 149. — Et. : ενέργεια, cf. aroum. enéryie 
(Geagea 346).

energhisi 1. «agir, effectuer», *1787 : adunând eu a sa evmenie cetele pâmîn- 
tului va energhisi ca sä aleätuiaseä toate eu toatä dreapta mijlocire, GenCant. 278 | 
1782 : acest Fasif Ahmet efendi avea poruncä datä ca eu plirexusiotica sä ener- 
ghiseascä atîta ca sä se înoiascâ iarâçi congresul, Dum. Vari. 158 ; 2. «mettre en 
vigueur», 1791 : princinï de acestü felü, cari privescü la téra muntenéscâ între sine-§i... 
nu pote sä le energhiséscâ comisia cercetärii, U. IV. 514 | 1807 : viind al îï, sä gâséscâ 
acele poruneï in condicä, sä le energhiséscâ, U. IX. 122 ; 3. (refl.) «s’efforcer», 1777 : 
ne incredintarámű, câ de atuneï încôce sä energhisesce acesta, adecâ în totü chipulii 
se silesce, spre invé^âtura copiilorü, U. I. 90. — Var. inerghisi, 1783 : U. I. 368. — Dér. 
neenerghisit «sans effet, sans valeur», 1794 : aü rëmasü tréba neenerghisitä, U. V. 
391 I 1822 : a t  gäsit acea poruncä neenerghisitä, U. XIII. 248. — Et. : ενεργώ, cf. 
aroum. eneryiséscu (Geagea 346).

énfraxie «constipation», 1774 : fiind bolnavâ încà de eu varâ, zicând câ este 
gréa, ci au fost o enfrasis, care nu o au putut pricepe doftorii, len. Cogäln. Cron. III. 
224. Selon le docteur P. Gh. Samarian, «enfracsis ar avea în^eles de constipate rebelä, 

'care simuleazä ocluzia intestinalä», Med. 130 (v. ibid. 301, 372). — Et. : εμφραξις.
englimaticà «criminel, accusatoire, d’accusation». Terme juridique, très usité 

au tournant du XVIIIe et du X IX e s. 1793 : a§a sä urmap çi dumné-vóstre, ca sä 
nu ridicat pe nimenï delà tréba lorü într’acestü soroeü (a l’époque des vendanges), 
afarâ numaï din pricinile de eglimatica, cari in tôtâ vremea au a se cäuta, U. VI. 
412. C’est l’expression p r i c i n i l e  d e  e n g l i m a t i c a  qui revient le plus 
souvent dans les actes officiels, v. U. IX. 460, X. 964, 609 etc. Quelquefois le terme 
grec peut être séparé de pricini par une autre partie de la phrase : 1813 : a lt  sä nu 
se mai aducâ la închisoare pentru pricini care nu vor fi englimatica, U. X. 964. En 
d’autres cas le terme est expliqué par son synonime roumain. 1813 : pricinile de î n- 
v i n o v á j i r e ,  a d e c â  d e  e n g l i m a t i c a ,  U. X. 619. Comme forme roumani- 
sée du même adj. grec, on a englimaticesc dans l’expression 1819 pricini englimati- 
ceçtï, U. XII. 185. Var. isolée : (1803) : pricinile de englimalisíe, U. VIII. 528 (cf. 
εγκλησις «accusation») ; eclimaticà, 1822 : Arh. Olt. IX. 252. — Et. : εγκληματικός.1

engóraion «discours, allocution» (Tiktin), 1762: face cäträ e n g o m i o n  
cäträ Domn, a d e c â  o r a t i i, Gheorgh. L. Let.1 2 III. 301 | (m. d.) : §i pune pe 
ucenicul säu cel ränduit de spune e n g o m i o n  elinesc, a d e c â  o r a j i e ,  ibid. 
305 I 1796 : s’aü arëtatü §i numitulù eu engomion în scris, U. VII. 362. — Var. engómiu, 
* 1700 : längä alte multe §i minunate cuvinte, §i engomiï ce fäcea asupra Domnului, 
R. Popescu, Mag. Ist. IV. 175, cf. Al. T. 296 ; engómie, * 1840 : acum de vre-o cinci 
luni invät o engomie greceascä, Stam. 308, 1813—4 : engomia greceascä, Doc. Call.
II. 138 ; eneómion, 1874 : sä nu capet delà mine decât un encomion fluturatic §i färä 
temeiu, Odob. I. 102. — Et. : έγκώμιον.

éngrafon (-a) «acte, pièce officielle», 1797 : orï-ce engrafa vorù fi asupra aceste.

1 Pour le sens d’ εγκληματικά dans le droit grec de Valachie cf. Yps. 128 
( «ανεξάρτητος προς την πολιτικτ,ν ταυτήν δικαιοδοσίαν είναι ή άρμοδιότης τοϋ 
«τ ρ ί τ ο ν  δ ε π α ρ τ α  μ έ ν τ ο υ  τ ώ ν έ γ κ λ η  μ α τ  ι κών » ,  δικαστηρίου εκδι - 
κάζοντος ποινικός μόνον υποδέσεις* , ν. encore ibid. ρ. 157 et suiv.)

2 A l’époque du jeune Heliade, ce terme était encore d’un emploi fréquent : 
«la intronárea Domnilor cum §i a doua zi de Cràciun §i de Pa§ti, la cheritismos era 
datina ca din partea corpului profesoral sä de faeâ e g e o m i o n ,  c u v â n t u l  
d e  u r a r e  § i d e  l a u d  à. Asemenea ceremonii färä egeomion ar fi fost ca nunta 
färä làutari, cit. Scraba, HR. 23.

12*
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pricinï, U. VII. 40 I 1804 : acestü felű dar de engrafonù alü teü infâçisinduse la 
inpërâtia mea, s’au theorisitü si s’aű intielesu tote cele era scrise intr’ênsulû, Cond. 
Yps. 326 cf. 1807 : U. X. 117, 1814 : U. X. 109, 1820 : U. XII. 444, 1822 : U. XI. 
196. — Var. éngrafa (sing. !), 1800 : s’aü açedat între eï eu deosebit engrafa, ca dupa 
sfêrçitul eï, sä rëmâie el clironom pe tóté rëmasurile eï, U. VIII. 24. — Et. : έγγραφον.

éngritos «distingué», 1762 : vre-un Mitropolit mare, din scaunile cele alese, 
adecâ éngritos musafir, Gheorgh. L. Let. III. 299. — Et. -.'έγκριτος.

enhirid «manuel», 1832: E n h i r i d  s a u  m î n e l n i c ,  Eufr. Potecâ, 
Iorga, XIX. 1. 135. — Et. : εγχειρίδιου.

enhirisi «remettre, présenter», 1807 : enhirisindu-mä sfintelor rugäciunilor 
Voastre eu sim(irile aceï mai ilicrinisis Inalteï cinstirï, U. IX. 183 cf. 1817 : Mitr. 86, 
1825 : Ur. XIX. 117. — Var. inhirisi 1850 : Cat. ms. I. 654, inherisi, 1839 : Doc. Putn.
II. 173, enhorisi (?), Furnicä, Doc. 219. — Dér. enhirisit, ex. eu sânt protectorul 
tàu . . . supt epistasia mea e§ti tu enhirisit, Camariano, Negruzzi 12. — Et. : 
εγχειρίζω.

enorit (-0) «paroissien, membre d’une paroisse», 1816 : preo(ii §i diaconiï. . . 
sânt datorï a fi luminä §i . . .  pilda de fapte bune enori(ilor sai, BS. 160. — Et. : ενορίτης.

entusiasmos «enthousiasme». Pour un ex. de 1791 cf. Adam. Neol. 22. — 
Et. : ενθουσιασμός. Cf. entusiasi, Hane§. L. lit. 124 «= ενθουσιάζω.

epanástasis «émeute, résurrection, révolte». Mot littéraire, usité pat Dum. 
Varl. (v. Pascu, XVIII. 1. 15) et len. Väcär. 1788 : vâzînd . . . invinovä(irea câtre 
lege, cäci arîdicase epanastasis asupra stâpânitorilor, IIO. 280. Au sens figuré ce 
terme est usité plus tard par Alecsandri : simt câ-mi vine epanastasis la creerï, cînd 
ma gîndesc câ sínt mazilit, T. 1046. — Et. : επανάστασις.

epanghélmâ (-mate, Dum. Vari. 413, v. Pascu, XVIII. 1. 15) «métier, pro
fession» (Cihac II. 656), 1795 : (les soi-disants médecins) sà’ï trimitetï maï ântêiü 
a se arëta la D-luï arhiïatros . . . §i a?ïa pe care îï va cunôsce D-luï, le va da carte la 
mânâ, spre a fi sciu(ï ca au acéstâ epanghelmä, U. V. 422, cf. 1815 : U. X. 288, 1817 : 
ibid. 387, 1832 : Gorovei, Botolani 345. — Et. : επάγγελμα.

eparhiót (-(i) «diocésain» (Tiktin, cf. 1784 : Comer( Mold. 71, 1785 : Ur. II. 
145). Ce terme est usité surtout dans l’expression episcop eparhiót (LM. I. 1166). — 
Dér. eparhiolic «relatif à un ,eparhiót’», ex. derepturi si detorie eparchiotice, LM. ib. 
Eparhie est attesté dès le XVIIe s. (v. Tiktin, s. v.). — Et. : επαρχιώτης.

epicalisi «invoquer». Terme religieux qui s’employait suivi de son synonime 
roumain. 1752 : a m ü  e p i c a l i s i t ü  § i a m ü  c h e m a t ü  pe acestü Sfàntü 
Nicolae ca sâ-mi ajute, Iorga, Prig. 5. — Et. : επικαλώ.

epichirosi «confirmer», 1787 : la al(ï cari sínt la aceste epistasii. . .  eu întârire 
epihirosim ca sa-§i aibâ toatà odihna, GenCant. 204 | 1814 : exarhiï mânâstireï Cotro- 
cenilor carï se aflä aicï, prin jalba ce aä dat cätre Domnia mea aratä, cä eï nu aü 
plirexusiotitâ a epichirosi acest fel de asedëmînturï, U. X. 216. — Et. : επικυρώνω.

epicrátie «Etat», 1787 : däm çtire cätre to(ï çi fiecärui, läcuitorilor dintr’ale 
Noastre impäräte§ti §i dupä clironomie epicratii, GenCant. 268. | 1814 : dreptate 
iaste ca omul sä fie slobod a face lucrul ce iaste drept al säu . . . insä färä a se abate 
din ceale ce sânt oprite prin poruncâ in epicratiia patriei sale, A. Doniéi, Adun. de 
pravile, cf. Peretz IL 2. 440 | 1819 : §i pornindu-se Greciï eu to(iï asupra Turcilor, 
din toatä epicratie turceascä, StDoc. III. 92. — Et. : επικράτεια.

epifonemä «cri» (LM. I. 1169), 1705 : într’acest chip epifonema in glasul mare 
striga, Cant. 1st. 1er. 82. — Et. : επιφώνημα.

epigraîi «titre», 1814 : fiind cä la carte Adunärii. . . s-aü pus o epigrafi nepotri- 
vitä eu cuprinderea acestei cär(i, poroncim dar ca . . .  sä sä puï aceastä de mai gios 
epigrafi : Adunare cuprinzätoare in scurt de Pravilele cär(ilor împârâteçtï, BH. III. 
98. — Et. : επιγραφή.

epihírimá (-mata, -mate) «entreprises». Mot littéraire d’un usage très restreint.



1705 : de toáte epihirimátele lui pre Dulai si pre alálti gonási insciintia, Cant. 1st. 
1er. 351 | 1774 : epiherimata, Dum. Varl., cf. Pascu, XVIII. 1. 158. — Var. epiherimä 
(v. plus haut). — Et. : επιχείρημα.

epihirisi «entreprendre, commettre», 1782 : Mincu sin Câlinéscâ . . . aü epichi- 
risitü faptä de vinovâtie, fâcêndu-se fugariü §i läsätorü patrie! lui, U. I. 246. — Et. : 
επιχειρώ.

epihirisis «argumentation», 1774 : Dum. Vari., v. Pascu, XVIII. 1. 157. — 
Et. : έπιχείρησις.

epilepsie «épilepsie» (Tiktin), 1760 : pentru epilepsie §i cei ce se nebunesc din 
lunä, v. Samarian, Med. 327 | fin du XVIIIe s. : Grecele o (= c . à. d. les attaques de 
nerfs, dites istericale) au de gingâçii, sä se zbuciume ca d’epilepsii, M. Millo, cf. Ortiz, 
Cult. it. 220. — Var. pop. epidepsie, ipilepsie (Tiktin, s. v.). — Et. : επιληψία.

epilogon (acc. du sing.) «conclusion», 1774 : au cuvîntat acestea, fâcînd epilogon 
la cea mai dupä urmä hotârîtâ socoteala a cur^ii sale, Dum. Vari. 434. v. Pascu, 
XVIII. 1. 155. — Et. : επίλογος, acc. -ov.

epimélie «diligence, soin, surveillance» (cf. amelia), 1774 : §i la acésta sä fie 
p r i v i g h e r e  §i  e p i m e l i e a  Domnilor, Ur. VI. 440 | 1783 : pâstrându 
g r i j â  e u  e p i m e l i e  atâtü pentru ale judetelorü, cât §i pentru ale mânâs- 
.tirilorû, U. I. 319. cf. 1785 : U. I. 529, 1793 : U. VI. 275, 1804 : U. VIII. 457, 1805 : 
lorga, Contrib. înv. 6. — Et. : επιμέλεια.

epimelisi «prendre soin à», 1797 : daseälü, dér nu s’ar fi epimelisind la inve^ätura 
ä copiilorü, U. VII. 26. — Et. : επιμελούμαι.

epiorchie «violation de serment, parjure, faux serment», 1705 : crâng’a scar- 
navii, iasc’a sicofandiii, izvodul epiorchiii, pilda obrazniciii, Cant. 1st. 1er. 365. Plus 
tard nous n’avons relevé que le pluriel grec de l’adjectif correspondant, epiorkos, 
epiorchi f -= επίορκος). 1820 : in urmä iar fi dovedit epiorki, U. XII. 527. — Et. : 
επιορκία.

epischépsis «surveillance», 1807 : spre a priimi supt pästoreascä e p i s c h e p- 
s i s  § i p u r t a r e  d e  g r i j â ,  Mitr.. 349. — Et. : έπίσκεψις.

epistasie «surveillance, intendance» (Tiktin), 1787 : numita Impäräteascä çi 
Cräiascä Märire a hotärit spre a lui cerere ca sä arate . . .  a sa evmenie câtre acest 
domn Ban, dupä însâçî împlinita epistasie §i povâruire a Banatului, GenCant. 
282 I 1791 : amü poruncitü Domnia mea . . . ca sä faeä epistasie la tréba acésta, 
U. IV. 41 I 1803 : decï dar socotind cä în tara aceasta múlté din cele obçteçti §i folo- 
sitoare, au trebuintä de osebitâ e p i s t a s i e  § i p u r t a r e  d e  g r i j â ,  Ur. 
I. 123 I 1804 : Tez. II. 336 (cf. Tiktin, S. V.), 1814 : Ur. VII. 66, 1821 : TVlad. 
120, etc. — Var. epistasie, Ureche Leg. 336. — Et. : επιστασία.

epistát 1. «surveillant, intendant», 1803 : boeriul ce era epistat, Ur. 1 .126 | 1814 : 
epistatul grosului (=  prison), Arh. Olt. VIII. 451 : 1822 : Dar Eforiï, epistatii, bandil 
aceçtï tîlhârescî, De vite ce adunase, crede-më, te ingrozeçtï, Beid. Tr. 394 ; 2. «sub
commissaire de police» (Tiktin), ex. epistatii suburbieloru d’in Bucuresci, LM. I. 1170. 
— Var. ipistát, Ur. I. 366, Car. T.4 301 ; epistdtis, 1783 : U. I. 502 ; ipistâtis, 1785 : U. 
I. 415. — Et. : επιστάτης, cf. aroum. epistat (Geagea 346, Pascu DEMR. II. 37). 

epistatic (accent?) «relatif à Vepistat» (LM. I. 1170). — Et. : επιστατικός. 
epistatisi «surveiller», 1822 : asupra cäreia cercetäri sä epistatiseascä eu îngri- 

jirea dumnealui biv Vel Vornic Alexandru Nenciulescu, TVlad. 119. — Var. epistasi, 
1792 : sä epistasesci dupä cum ti-amü scrisü, U. IV. 37 ; epistâsi, 1791 : sä epistä- 
seseï, ca câtü se va putea mai în grabä sä se faeä meremetü bunü, U. IV. 362 ; epis- 
tâ§i : 1785 : sà epistâçesci, ca tôtà lâna sä se faeà teslim negustoruluï, U. IL 427 ; 
ipistàçi : 1784 : sä ipistâçesci ca sä se mute §i sä se faeä acéstá adunare a oborului 
afarä din Bucuresci, U. I. 396. — Et. : έπιστατώ. Les var. du type epistasi ont 
subi l’influence du subst. epistasie ( <  επιστασία, cf. plus haut).

epistim (-uri) ou epistimie (-ii) «science», 1770 : din veniturile tärii sä se faeä
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Academil de Epistimî, meçteçugurï çi limbï, Arh. R. I. 212 | 1815 : trebuinciósele 
instrumenturï la învëtâturile epistimiilor, U. X. 368 | 1820 : fâcêndu-se dascâl, a 
învëta limbï, epistimiï çi meçtesugurï, U. XII. 135 | 1828 : paradosirea tuturor clasi- 
celor învâtâturï çi a folositérelor epistimiï în limba romäneascä, Ur. VII. 175. Quel
quefois le pluriel epistimuri ou epistimii s’emploie au sens de «sciences». 1803 : o Aka
demie färä Epistimuri este ca o casä fára fereçti çi çcoala aceea, unde nu este nicï 
un loc deosàbit pentru gheometrie nicï çcoalâ eu dreptate nu se numeçte, Ur. III. 
18 (cf. «în preajma anuluï s’aü simáit îndemna^iï boeriï eforï aï çcolilor muntene sä 
cearä delà Domn, pe lânga çcoala veche de limbä sloveneascâ de la Sf. Gheorghe, 
altâ çcoalâ romäneascä, çcoalâ de çtiin^i, de e p i s t i m o n i k i  eu lec^ii de deose- 
bitele ramurï ale matematicilor, de fisicä, çi nu maï pu^in de filosofie», Iorga, XIX. 1.13 
Ist. §c. I. 33). — Et. : επιστήμη. L’amenuisement sémantique, inconnu en grec, est 
propre au roumain (cf. fr. sciences).

epistimonikós (-iki) «scientifique». 1817 : sä întocméscâ çcoala românéscâ eu 
dascâlï iscusitï çi epi(s)timoniki, U. X. 417. (dans l’Istoria învât· rom. 165 où 
ce document est reproduit, on lit epistimichi). — Var. roumanisée : epistimonicesc, 
1829 : G. Pleçoianu, BS. 649. —. : επιστημονικός.

epitáf (-fe) «saint suaire (représentant la mise du tombeau du Christ)» (Tiktin), 
1762 : in ziua sfinteï, çi maréi Vinerï . . . fâcîndu-se vecernia eu särutarea epitafiului 
totodatä, Gheorgh. L. 319. — Var. epitáf ion, 1791 : Arh. Olt. XIV. 420. — Et. : επιτά
φιος (επιτάφιον Du Cange I. 429), cf. aroum. epitáfiu (Nie.).

epiteorisi «examiner, inspecter, surveiller», 1816 : trebuin^a ceré ca acïastâ 
carte sä se epiteoriséscâ çi de alt cineva, BH. III. 138 | 1820 : s’au adus un izvod 
scris eu mânâ çi dupre acel izvod epitheorisindu-sâ çi Tripésnetul asémenea, Penti- 
costar, BS. III. 337. — Dlér. epiteorisire, BH. III. 138. — E t.: επι&εωρώ.

epiteorisie (accent?) «inspection, surveillance», 1815 : orînduim acéstâ pricinä 
la obçtéscâ epiteorisie a Preaosfintieï Tale, U. X. 22. — Et. : επώεώρησις.

epitidios «habile» ; *1774 : fiind epitidios la condeiu, Pseudo-Ien. Kog. f. 162 
('-fiind iscusit la c., éd. Kog. Cron. III. 247). — Et. : επιτήδειος.

epitrop (-i, aussi epitróp Cher.) 1. «fondé de pouvoir, plénipotentiaire» ( =  na- 
mestnic, cel’a ce in locul altui’a ceva tine, Gloss. Istler. 10), 1705 : eu mila a cerescu- 
luï Vultur, Corbul, maï marele epitrop a monarhieï pasärilor . . . sänotate ! Cant. 
Ist. 1er. 375 cf. ibid. 43, 151 | av. 1712 : aice seriem precum aű venit la scaunul 
tëriï epitrop loan Vodâ frate maï mic a luï Nicolae Vidä, Neci Costin, Let. II. 130 ;
2. «lieutenant de Dieu, le vicaire du Christ», 1699 : pohteçte popa sä fie . . . epitrop 
luï H(risto)s, GCr. I. 328 (dans le glossaire : epitrop «tuteur, curateur») *1712 : cäcl 
D-zeü a fücut epitrop pe duhovnic la toate päcatele, Ant. Ivir. Did. 138 ; 3. «tuteur» 
(Tiktin, Damé). Dans ce sens le mot est devenu populaire. 4. «curateur», 1787 : a 
zidit mânâstirea Coljea . . . în mänästire casä pentru . . . epitropul çi iconomul mâ- 
nàastirii, GenCant. 342 ; 5. «commissaire, surveillant», 1804 : 3500 leï epitropilor 
obçteçtilor ape a oraçuluï, Ur. I. 17 | 1813 : cumpärätorii venitului podului sä dei 
chezâçi sigurï. . . care chezâç sä fie pläeut dumisale epitropuluï poduluï, Doc. Call. 
496. — Dér. (au. sens 4.) epitroapà, epitropâ, 1780 : Yps. 196, 1806 : Ghib. SL VIII. 
209. — Var. ipitrop, 1811 : Stef. Camp. 351, 1819 : Doc. Call. 552 ; iapitrop, 1795 : 
Doc. Bari. I. 154 ; ipitroapâ, 1811 : Stef. Câmp. 351. — Et. : επίτροπος, cf. aroum. 
epitrôpü, epitropü, pitrup (Geagea 346), bulg. epitrop, alb. pitrôp (Meyer).

epitropevsi «exercer la fonction d’épitrop, gouverner», 1711 : indatä aü trimis 
pe loan . . . ca sä epitropevsascä domnia Moldoveï, pânâ se va rândui de cäträ Sul- 
tanul alt Domn, Ur. XXI. 142.— Var. epitropisi (Pop, DEnc.), 1799 : Ur. I. 92, 
1807 : U. IX. 140 ; epitropi, 1783 (Szeben) : pre folos a-ï sluji mâ legü . . . ännaintea 
luï Dumnezeû çi a cinstiteï Cumpaniï care mä epitropeçte, eu solenitaçul mä fägä- 
duescä, StDoc. XII. 105. Au XIXe s. le mot est encore attesté chez T. Maiorescu : 
ai gásit mai toatä moçtenirea risipitâ prin neîngrijirea celor ce te-au epitropisit,
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Carda§, I. 220. — Dér. epilropisire (1829 \ epitropisäre, RI. XVII. 156); epitropisü 
«qui est en tutelle», 1817 : sä întimplâ adese orî ca mul}ï din Epitropï §i curatorî saü 
clironomiï lor sä tie averï de ale epitropisi}ilor, Ur. V. 26. — Et. : επιτροπεύω.

epitropieésc «de tutelle» (Tiktin) On trouve parfois aussi la forme grecque non 
roumanisée epüropicôn, ex. 1794 : Samoil . . .  eu carte de epitropicon a orênduitü 
pe cumnatulü lorü Ioanü Bule}ü ca sä faeä partea zaptü, U. VI. 472. — Et.: επιτροπικός; 
επιτροπικόν το έγγραφον δι’ ον διορίζεται τις επίτροπος. (D.).

epitropíe 1. «fonction d’un epitrop», 1698 : ocârmuindu-se iara eu osârdi’a si 
epitropi’a cinstitului si blagorodnicului boiarin D-lui Lupu Bogdan Hatman, Cant. 
Gâlc. 35 j 1705 : fiiul acum epitropia dobitoacelor de la vräjitor luase, Cant. 1st. 
1er. 362 j 1806 : pe care schit bau läsat întru a noastrâ epitropie, Arh. Bas. VII. 318 ;
2. «tutelle», 1793 : poruncim Domnia Mea starostei de negustorï sä urmeze a vinde 
eu mezatü acele cârpeturi . . . §i câ}ï banï se vor aduna, sä se dee în pästrare la epi
tropie, a fi pe séma nevîrstnicului, U. VI. 471 ; 3. «comité d’administration, curatelle» 
(Tiktin), 1819 : epitropia sërmanilor evgheni}ï, U. XII. 199. — Var. ipitropie, ipetro- 
pie (au gén. : eu cheltuiala ipetropei), 1823 : Doc Bari. I. 194—5. patrofiie (Buzâu), 
Gr. N. I. 237. — Et. : επιτροπή.

epivlépsis 1. «bienveillance», 1803 : cäträ noï d r a g o s t e  §i milostivâ e ρ ι ν 
ί e p s i s, Mitr. 71 ; 2. «prévoyance», 1822 : ibid. 392. — Et. : έπίβλεψις.

epivule (accent?) «complot, machination», 1822 : samänä a fi un rëü vas Ro- 
inanü, plin de epivule, Mitr. 210. — Et. : επιβουλή.

epizootie (-ii) «épizootie» (LM. I. 1171), 1829 : povâ}uiri pentru ferirea §i vin- 
decarea epizotieï (boalei vitilor), Albina Rom. BS. 615 | 1848 : mäsuri la vreme de 
epizootiï §i }inerea tableï de mortalitatea lor, Anul 1848 III. 379, cf. *1850 : Iorga, 
Cugetâtor, *1878: Iorga, Däscälescu, 11 etc. — Et. : επιζωοτία (cf. français épi
zootie. Selon DEnc. le mot aurait pénétré en roumain par l’intermédiaire du français).

epohi «époque», 1778 : färä nicï o sfiïalâ poeïu numi epohï alü patrulea, adecâ 
vécu însemnatü, véculű de acumü alü Târiï Rumâneçtï, Mineiu, BH. II. 227 | 1813 : 
vàzând hrisoavele de danii delà cutare domn §i delà cutare epohi, DocPutn. I. 
161 j 1821 : iatâ epohi în cari turma acestui pâmant au agiuns sä-§i povä}uiascä pre 
pästorii säi, Täutu, Strig. 99. 1825 : în acesatä epochi a necazurilor, Urechiâ, Mor. 6. 
Dans un cas le mot s’emploie à l’acc. du plur. : trei e p o h à s ü  a d e c â  v é c u r i  
însemnate aü avutu Tara Rumânéscâ, BH. 1. c. — Et. : εποχή.

eptaetie «espace de sept ans», 1834: 5561 lei zeciuiala cuvenitâ delà jidovii 
intra}i în taxié, care urmeazä a se pläti eu analoghie pe 4 ani viitori, pänä la împlinirea 
eplastiei (sic !), Gorovei, Botolani 249. — Et. : έπταετία.

eretocrisie «arbitrage» (Pontbriant). 1775 : ca sä aibä volnicie printr’acéstá 
carte a cäuta trebile §i judecä}ile i alte socotelï ce vorü avé negu}ätorii între ei cu 
eretocrisie, U. II. 179, cf. 1814 : Ghib. SI. VII. 75, 1822 : U. XIII. 194, 1837 : Fu- 
nicä, Corner}. 396. — Var. erotecrisie, v. plus haut, erotocrisie, 1783 : U. II. 421 era- 
tocrisie, 1783 : U. II. 421. — E t.: αίρετοκρισία.

eretocrit (-}i, -to ou tes) «arbitre» (Pontbriant), 1783 sä aibä aceï erotocrites 
dupä copromensulü lui ale teorisi §i ale isbrani pricinile, U. II. 421 | m. d. : unirea 
tuturor celor ceru}ï erotocri}ï, 1. c. | 1791 : a cäuta trebile §i judecä}ile i alte socotelï 
ce vor avea negu}âtorii între dânçii cu eretocrite, Furnicä, Comer} 157. — Var. ero- 
tocrit, v. plus haut. — Et. : αιρετοκρίτης.

eretocritic «arbitral, d’arbitre» (Pontbriant). — Et. : αίρετοκριτικός. 
ergalie (-ii) 1. «outil, instrument», 1776 : începêndu-se §i harturghii, adicä 

facéré de hârtie, una ce s’au fâcutü încâ din çlilele Domnieï Sale réposatulü Scarlatü 
Ghica V. V., cu tóté cele trebuinciôse ergaliï, U. I. 95 | 1793 : din tóté ergaliï trebuin- 
cióse amü pusü de le faeü din nou si altele se meremetisescu din celea de mai nainte, 
care s’au stricatu, U. V. 383 cf. 1796 : U. V. 301, 1814 : Aman 175, 1815 : U. X. 420, 
1817 : sä intocméscà acéstâ tipografie cu tóté cele trebuinciôse ergaliï, U. X. 429.
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2. «outillage scientifique», 1804 : dans la bibliothèque et le laboratoire d’Alex. Ipsi- 
lante «vedem arëtate §i ladï eu cârtï de învëtâturâ §i eu e r g a 1 i i f i 1 o s o f i c e», 
U. VIII. 453 I 1816 : pentru a se cumpërà cartï §i ergaliï ale epistimiilor trebuinciôse, 
Urechiâ, Carageà 31. — Var. erghelie, 1822 : U. XIII. 267, argalie, 1816: Furnicä, 
Corner  ̂ 288. — E t.: έργαλεΐον «id.»; εργαλεία (τα) «outils; outillage» cf. arouni. 
ergälie ( <  εργαλεία), aryäliu, iryäliu («= έργαλεΐον), (Geagea 346).

ergolà§ «vif, actif, travailleur» (Pontbriant), LM. Gloss. 239). — Var. hergolá? 
(LM. Gloss. 288). — Et. : έργολάβος.

eroticésc «d’amour, amoureux», 1818 : toate aceste eroticeçtï patimï s ’aü mär- 
ginit nu prin altä, decât prin însuç taîïna cë sfäntä a însotiriï, Istoria a celor gingaçe 
amorurï a Parisului, trad, de grec, en roum. par J. Beldiman, Cat. ms. I. 285. — Et. : 
ερωτικός.

eterie «hétérie» (Tiktin). — Dér. eterist. — Et. : εταιρία, cf. aroum. eterie, 
itârie «société» (Geagea 347), alb. calabr. eteri parti (Meyer).

etision «offrande annuelle», 1797 : din venitul hanului i alü viilorü sa se dee 
unü etision pe anü de 40 tal. 410 la ostrovulü Patmos, U. VII. 40 | 1802 : etision la 
numita mönästire Märcuja, U. VIII. 284. — Var. entision, 1813 : U. X. 156. — Et. : 
ετήσιον.

euhológhion «bréviaire, paroissien, euchologue», 1713: E u h o l o g h i o n  
a d e c a  M o l i t v e l n i c ,  BH. I. 551, cf. 1722 : DR. V. 377, 1764 : BH. IL 162 
et DR. V. 611. — Et. : ευχολόγιου.

evcolie «commodité, facilité, aisance», 1793 : ca sä pótá a-§ï avé §i Epitropia 
sëvîrçirea trebuinîeï la lucrare mai eu evcolie, U. VI. 781. — Var. afcolie, 1811 : 
cuviinciósá fiind cererea dumné-luï Cluceruluï, ca una ce privesce atât la discolie, 
cât §i la afeolie, U. IX. 293. — Et. : ευκολία, cf. aroum, efcol'iVe, evcolie (Geagea 344, 
Pascu DEMR. IL 35.).

evdémon «demon bun, anger, buna voi’a dumnedieiàsca» Gloss. Ist. 1er. 10. 
HL. de D. Cantemir : ca a amagerilor cé mai de frunte invetiatura si mai de tréba 
schimositura éste, ca in inima pe cácodemonul, iára in fàça evdemonul sa poarte, 
Ist. 1er. VI. 267. — Et. : ευδαίμων.

everghesie «bienfait», 1799 : medelnicerul Arbut. . .  mai vêrtos eu everghesie, 
U. VIII. 91. — Et. : ευεργεσία.

evghenicós «noble», 1787 : odihneçte aici Florisda, aceia evghenicoasä jupâ- 
neasâ de Chipru, GenCant. 21., cf. Negr. P. T. 180. Au fig. nous n’avons rencontré 
cet adjectif que dans une traduction d’A. Beldiman (1818) : vie întru ajutoriul 
mïeü uimire cea evghenicoasä, ce umple sufletut Poeticului cetui împlântat in gân- 
durî, Avel 2. Le fém. grec, à savoir evghenichi, est attesté chez D. Cantemir : precum 
singur prie tine din buna voi’a ta altor proáste si lepadáte fápte te asémeni, si de la 
cé mai-de-fire si mai evghenichi te dezsámeni, 1st. 1er. 338. La forme roumanisée est 
evghenicésc v. 1813 : Doc. Call. 499, 1828 : StDoc. V. 278., evghenisesc, v. Cama- 
riano, Negr. 8. — Et. : ευγενικός.

evghenie 1. «noblesse» (Tiktin, DEnc.), 1705 : coci toáta evghenii’a la muri
tori in laud’a numelui videm ca se staruiàsce Cant. 1st. 1er. 34, cf. Hr. 13 | 1787 : 
evghenia neamuluï Cantacuzinilor foarte mult o înnaltâ istoricii bizantinï, GenCant. 
5, cf. Doc. Call. 520, 1818 : GCr. IL 220, 1821 : Täutu, Strig. 97, 1863 : Fil. Cioc. 901 ; 
2. Evghenia Ta (ou Voastrà) «Votre Seigneurie» (cf. ή εύγενεία σου, D.), 1821 : rämäind 
al evgheniei Tale Umilitä slugä, Z. Carcalechi BS. 372 | m. d. : a Inait Evghenieï 
Voastre cucernic rugätoriu, BS. 383, cf. Al. CL. IV. 317 ; 3. «noblesse d’âme» 1804 : 
din pornirea i u b i r e i d e  o a m e n ï  §i  e v g h e n i ï ,  U. VII IL 464 ; 4. «gentil
lesse, amabilité» ( —drâgâlàçenie, Condeescu, Atyidalis 29), 1787 : Erotocrit ráspun-

1 D’une façon tout à fait exceptionnelle, evghenie peut s’appliquer même à 
des objets inanimés ; 1784 : evghenia sträluciter polateï Märii-Tale, BH. IL 289.
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zândule eu evghenie, Cartojan, Erotocrit 43 | 1822 : ramân la m a r e a  b u n â t a t e  
§i  e v g h e n i ï a  d u m i t a l i ,  Iorga, Contrib. înv. 23., cf. 1829, Negr. P. T. 
33. — Et. : εύγεν[ε]ία, ευγένεια. Pour les sens 3 et 4 cf. D. et Du Cange («nobilitas, 
generositas»).

evghenis (-si, -§i) «noble, descendant d’une famille noble» (Pred. I. 395), 1783 : 
Ianache Hrisoscoleu vel Banü, care dupä ce este evghenis, în(eleptü, eu ipolipsis §i 
prachticos, U. I. 319, cf. 1795 : U. VI. 312, 1812 : Ur. XIX. 290, 1830 : câtre cinstita 
epitropiia a särmanilorü evghenisï, Aman 129 | 1833 : daca el va fi de clasis Evghenis, 
va avea dritul unii provirasiri (=provivasiri) in treptäluirea rangurilor, INec. I. 
248 ! *1840 trebue sä fi învà(at in limba greceascâ mai tot cursul celor întâi înva- 
(äturi, ce trebuesc neapárat unui tanár evghenis, Stam. 308., cf. 1840, Negr. P. T. 
33. Le superlatif evghenestato (arhon), evghenestate se rencontre dans les comédies 
d’Alexandri, v. T. 207, 218. Le fém. evghenisa paraît n’avoir été très usité. 1787 : 
beizadea Räducan Cantacuzino . . .  s’a însurat la Viena eu veghenisa jupîneasa 
Leahä, GenCant. 326. — Var. evgenis, 1821 : inait evgenisule (sic!) arhon Vornice, 
L. Asachi, BS. 383 ; evghenist (avec changement de suffixe, v. Tiktin, DEnc.), 
1787: oameni evgheniçti GenCant. 332, 1809: vechî evgheniçti al (sic ï) patriï, 
DocCant. 230, 1815 : U. X. 686, 1829 : Ist. §c. I. 122, 1832 : Doc. Mano 454, 
1861 : Scraba, HR. 60. Cette forme est la seule usitée par les écrivains 
du XIXe s. : ba m’a ferit Dumnezeü . . .  eu toate câ, poate-açï meritarisi §i eü 
de-a fi pristavlisit, ca evghenist, Alex. T. 211 | când §edea el sus la masa eu 
Märiile Lor, eu protipendada çi eu evgheniçtii cei mai simandicoçi, Car. Nuv. IL 
242. — Et. : εύγενής. En Transylvanie c’est neme§ (<  hongr. nemes) qui s ’oppose 
à evghenist (Puçcariu, Et. LingR. 410).

evghenisï «anoblir ; ennoblir» (DEnc.), 1710 : pre cèle varvare neamurï le 
cinsteçte çi le evgheniseçte, Cant. Hr. 170 | m. d. : pre Dachia, caré mai denainte 
varvaçâ ïera au evghenisit-o, ib. 15. — Dér. evghenisit, ex. cele despre apus a Evropii 
nîamurl.. .  macar câ astâzï mari, tari §i evghenisite sint, ib. 11 ; evghenit (^*evgheni) , 
1825 : §i mai aies sä îai pildâ de la al(ï fiï de evghenisï, Coc. Call. IL 67. — Et. : εύγε- 
νίζω (D., en grec le verbe s’emploie plutôt au sens figuré, cf. nos exemples tirés de 
Cantemir).

cvglotie «éloquence». HL. de len. Väcärescu, v. Pascu XVIII. 1. 119. — Et.
ευγλωττία.

evgnomosini «reconnaissance», 1821 : sufletul §i via(a care ce sínt credincioase 
jërtve a evgnomosiniï mele. Mitr. 161.— Var. evgnomosine, ib. 170. — Et. : ευγνω
μοσύνη.

evilarie «joie, plaisir», 1821 : eu adäogirea evilarieï voastre, rämäind eu cea 
mai ilicrini cäträ voï înalta cinstire §i plecare. Mitr. 146. — Et. : Certainement un 
dérivé de Ιλαρός ’serein’ (*εύιλαρία?).

evlavicós «dévot, pieux», 1726/1787 P Genovef cniaz delà Brabant având 
o fiicä foarte evlavicoasä cäträ Preacurata Fecioarä. Cond. Genov. 334. — Et. : 
εύλαβη[τι]κός. La difficulté qui consiste dans la chute du t, nous fait penser aussi à 
une autre possibilité : n’est-ce pas tout simplement un dérivé roumain de evlavie 
<ει3λάβεια (Tiktin, dès le XVIIe s.) à l’aide de la terminaison -icos, d’origine égale
ment grecque? Au XVIIe on a evlavitichi ( <  ευλαβητική), 1680 : evlavitichi tocmealá, 
BH. I. 232.

evménie «bienveillance», 1787 : deci dar aducem iar aceastä a noasträ impärä- 
teascä §i cräiascä evmenie, §i prostasie §i poruncä, GenCant. 263 cf. ibid. 267, 269, 
270, 274 I 1787 : unde fusel priimitü §i de vezirulü, §i de to(I ceilalti cu evmenie, 
len. Väcär. 110. 286. — Et. : ευμένεια. 1

1 Les dates se rapportent à deux copies successives du même manuscrit, 
cf. Cond. Genov. 1. c.
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evmenis «bienveillant», 1787 : hotärim ca sä se päzeascä §i curdle celor evghe- 
niçï boieri, GenCant. 277. — Et. : ευμενής.

evmenós «avec bienveillance», 1774 : îndemnam pä aceçtia §i evmenos porun- 
cim çi eu hotarîre, Dum. Vari. 415, v. Pascu, XVIII. 1. 159. — Et. : εύμενώς.

évnie «bienveillance», 1774 : aceasta este un mijloc ca sä se invredniceascà 
ei a-çi cîçtiga buna evnie §i har despre noï, Dum. Vari. 411, v. Pascu XVIII. 1. 156 | 
1786 : negreçit va dobândi mila lui Dumnedeü §i evnia Domnieï Mele, 1st. Çc. I. 
60 I 1791 : pentru evnia §i nazarulü Domnieï Mele. U. IV. 433. — Et. : έννοια.

evrihorie «étendue», 1807 : evrihoria pär|ii ceï maï mari a sferiï pâmântuluï, 
U. IX. 177, cf. Mitr. 82. — Et. : ευρυχωρία.

evsplahnie «compassion, piété, miséricorde», 1788 : creçtinésca nôstrâ datorire 
§i evsplachnie ne-aû popritù, U. III. 201. — Et. : ενσπλα[γ]χνία, cf. §. 15.

evtihie «bonheur, félicité», 1705 : in toáta evtyhii’a si distyhii’a tovârasi nedes- 
partitit sa ne tinem, Cant. 1st. 1er. 176. — Et. : ευτυχία.

examinie «six mois, semestre», 1817 : adecá çepte suté de lei dator sínt a da 
luï chir Dimitrie Aman pentru a doua examinie a câpitânieï potereï Romanatuluï, 
Aman 23. cf. 1824 : StDoc. XXI. 387, 1825 : Doc. Bârl. IV. 300, 1826 : Ur. XXII. 
347. etc. — Var. examenie, 1820 : U. XII. 421 ; esaméle 1715 : Iorga Mor. 79 («pare 
a veni de la numele bizantin al plätii pe §ase lunî», note de Iorga). — Et. : έξαμψία.

exierivosis (?) «recherche, investigation», 1798 : ca sä faeï tot felulü de exieri- 
vosis la cercetärile priciniï, U. VII. 494. — Et. probable : εξερεύνησις.

exighisis «explication, interprétation», 1705 : nici ale lui t â 1 c u i r i s i  e x i -  
g h i s e s sa se citésca, Cant. 1st. 1er. 182 | 1832 : Limba grecéscâ veche, in (recte : 
din) care tâlmâcirea s’a fäcut d’-a dreptul în limbâ românéscâ, iar nu dupe chipul 
d’inainte, d’intr’o limbâ strëinâ în alta iar strëinà, care se dicea cä chiamâ Ecsitisis 
(recte: exighisis=eKcnrHcnc) Ist. §c. I. 187. — Var. exigisis, Iorga, Bu. 4. — Et. : 
εξήγησις, cf. aroum. (e)xiyise (Nie.).

exighisi 1. «expliquer». Emprunt tardif et littéraire. *1870 : aï vorbe eu parimiï : 
ecsighiseçtï lucrurile eu tropos, Al. T. 883 ; 2. (refl.) «s’expliquer», ex. mâ exighisesc, 
ibid. 895. — Et. : εξηγώ, cf. aroum eksiyiséscu «traduire» (Nie.).

exôcastron «faubourg», 1715 : maï sus de viï este varuçul luï Mistra, adecâ 
tot exocastron, case multe frumoase, târg mare, Arh. R. II. 128. — Et. : έξώκαστρον.

I. exoflisi «acquitter, régler, solder» (Tiktin), 1794 : în care zapisü aratä ritos 
cä s’a exoflisit, U. VI. 489 | 1822 : amü luatù fieçtecare câte una (carte de exoflisis) 
ca sä fiié çtiutü cä ne-am exoflisitű §i n’avem a maï pretendälui unul delà altul nimica, 
Aman 74, cf. ibid. 83 | 1845 : au spus cä iaste läsat de räposatul prin diiatä eu ade- 
värat a sä da pomenitei beserici 200 galbeni, eu care crede cä s’a exoflisit §i datoria 
de 1621 lei, Doc. Bârl. 63. — Dér. (au sens 1.) exoflisire «acquittement», 1793 : daeâ 
aü deschis eï läzile, eu adevärat aü putut atuncea lua scrisoarea lor de exoflisire, 
Ur. XVI. 329 ; var. exoflesire, Russo 158. exoflisit «acquitté». 1823 : sâ-§ï ia zapisele 
exoflisite, Aman 76, cf. 1835: StD. X X I. 525. — Et. : εξοφλώ.

II. exoflisi 1. «se défausser, écarter». Terme des vieux joueurs à Bucarest ; 
2. «se débarrasser de qn». (Tiktin 601 ; un exemple chez Caragiale : bate-mi în uçâ 
cînd 1-îï exoflisi pe Cräcänel «frappe à ma porte lorsque tu te seras débarrassé de 
Cr.» cf. Graur BL. IV. 78—9) ; 3. «bâcler, expédier rapidement» (Damé ND). — Et. : 
εξωφνλλίζω «se défausser)).

exof(i)lä 1. «fausse carte» (Tiktin) ; 2. «personne sans importance», ex. ce sínt 
eu? O exoflâ «est-ce que je compte, moi?» (Graur BL. IV. 78.). — Et.: εξώφυλλον 
plur. -a ( «εν τη χαρτοπαικτ., συνήϋ·. πληϋ·. παιγνιόχαρτα άφαιρονμενα εκ τοϋ συνόλου 
τών παιγνιοχάρτων ώς περιττά εις τι παιγνίδιον, σκάρτα» D. Etymologie proposée par 
Μ. Graur, 1. c.).

exoflisis «acquittement», 1775 : vor avea ecsoflisis de la mine saü de la cliro- 
nomii mieï, Doc. Cant. 217. cf. 1784 : U. II. 422, 1793 : U. VI. 589, 1813 : Ur. XXII.



187

164, 1818 : Doc. Bari. II. 220. 1821 : TVlad. 174, 1825 : Furnicä, Comert, 342 ; 
Remarquons que Tiktin avait tort de qualifier ce substantif d’indéclinable puisqu’on 
trouve le gén. exoflisisului (v. Doc. Bârl. 1. c.) — Et. : εξόφλησις.

e x o îli t ic o n  «quittance», 1752 : sä avem a da la mâna dumnealui ait exofliticon, 
Hurez 343. — Yar. exoflisticon (cp. exoflisi, exoflisis) 1794 : U. VI. 489 ; exoflistico, 
1808 : Furnicä, Corner  ̂ 271. — Et. : έξοφλήτικο(ν).

e x o rc h is i  «exorciser», 1780 : deci pentru a astâmpâra sau cumù amü zice, 
pentru a exorchisi acélé duhurí práznuia acé zi, BH. II. 257. — Et. : εξορκίζω.

e x ő p r ic á  ( - ic )  «biens paraphernaux» (Tiktin). Ancien terme juridique attesté 
dès la fin du XVIIIe s. 1791 : fiind-cä aû avutü exopricä cuvenitä, U. VII. 353. — 
Var. exópricon, 1841 : Doc. Bas. 147, 1846 : Arh. Olt. V. 424. — Et. : εξώπροικα (τά), 
pour le sing, εξώπροικον «parapherna» cf. Du Cange I. 412. andipricon).

e x o r ie  «exile» (Lex Bud., Pontbriant, LM. Gloss. 241), début du XVIIIe s. : 
§i s’aü trimis la ecsorie eu toate casa lui, R. Popescu, Mag. Ist. IV. 178. — Et. : εξορία. 
cf. aroum. exorie (Nie.).

e x o r is i  «exiler», 1787 : loan Paleologul a prins pe Mate! §i întîiu l’a exorisit la 
insula Limnos, Gen Cant. 15. — Et. : εξορίζω.

e x u s c h ie  (?) «pouvoir», 1774 : eü pociü sä incredintäzü cű din partea politi- 
ee§tii exuschii mele . . .  am putut sä m^älegü greutatea §i ticáloasa stare, Ur. VI. 
429. — Et. : εξουσία.

F

fachiól «fichu» (DA.). Après 1850: Din frumosul el fakiol (sic!) Cu bibiluri 
aurite Cad cosine ímpletite Cum se poartä’n Anadol, Bol. 122. — Et. : φακιόλι 
(pour l’histoire de ce mot et les variantes fdchiol et fachiül, qui dérivent de hongrois 
fátyol, cf. Gáldi, MNy. XXXIV. 106).

familiárh (-i) «chef de famille», 1822 : nu mä mir, nici de cabanitâ, nici de 
tuiuri, câ aceste semne de stâpânire vrednice de cinste le §tiu atât de vechi în lumi- 
nata familie a Ináltimii Taie, încât de multe ori §i putrezind le-am vâzut pre la 
mormânturile prea-luminatilor familiarhi çi nemuritori cu numele Domni Ghiculeçti 
(lettre de l’évêque d’Argeç «chir Ilarion» à Gr. Ghica), TVlad. 179. — Et. : *φαμι- 
λιάρχης (cf. οικογενειάρχης «père de famille, chef de famille» Hép.).

familiőt «chef de famille». Après 1868 : cât pentru fudulia lui de familiot, 
Al. T. 887. — Et. : *φαμιλιώτης (cf. φαμιλίτης «qui a une nombreuse famille» Hép. ib.).

fanar 1. «lanterne, réverbère, fanal» (depuis le début du XVIIIe s., pour 
une citation de N. Costin cf. DA.) ; 2. «lanterne (cylindre en fer dans les trous duquel 
engrènent les dents de la roue d’un moulin-à-vent)» (mot dialectal de Tulcea, DA.) ;
3. Fanar «Fanar, Phanar» (DA.). — Var. fänar, fânar (Vidos, 390). — Dér. fana- 
riot, fanaragiu (Alecs.), «phanariote» (DEnc.), fanariotic (-icesc) «relatif aux 
Phanariotes», fanariotism 1. «caractère, règne des Phanariotes» ; 2. «Hinterlist, Ver
schlagenheit» (Pop.), fanariotizà «faire de qqn. un Phanariote» (DA.), fanariotizat 
(un ciocoiu ~), Anul 1848. V. 391. — Et. : Φανάρι, φαναριώτης. Au XVIIIe s. On 
disait plutôt jener, fenár (cf. §äin. IO. III. 52—3) cf. alb. fanár (Leotti).

fanötismós «fanatisme», 1791 : fanatismos sau ieçire din minte, Adam. Neol. 
22. — Et. : φανατισμός.

íandaetirós «qui a de la prestance, qui a l’air majestueux» (Damé). Comme 
ce mot n’est attesté nulle part ailleurs, il est douteux s’il a été d’un emploi fréquent 
dans les milieux hellénisés de Valachie. — Et. : φαντακτερός (VI.), φανταχτερός (P.).

fandasi (réfl.) «s’imaginer», 1799 : de te veï fi fandasindü câ aï arëtatü éreçï- 
care pu^inä piotimie la o trébà doué ce aï fostü orânduitû, U. VII. 183. — Et. : 
φαντάζομαι «s’imaginer, se figurer, se représenter ; se faire une idée de» (P.).

fandasic 1. «imagination» (DA.), 1750 : tu te fâcï nesimÇitoare la mädulärile

y
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fandasil, GCr. II. 48 | 1767 : eu fandasiea min^il, lor, Arh. R. I. 65 | 1776 : mergánd 
atuncia Iulian avánd múlta fandasie dräciascä §i silind pre to ti sä creazä ín drací, 
Mineiu, cf. DA. 1. c. | 1802 : cartea ce sä numeçte zäbava fandasiei, GCr. II. 195 | 1820: 
Aristofan, Evripid, Esiod aü scris minunate poezií theatriceçtï, tragodii, drame §i 
comodil, apói acé açternere de condeiü §i naltä fandasie nimení nü aű mai avut-o, 
Mumuleanu, Rost de poezií, BS. 334 ; 2. «caprice». *1712 : fantasii nebuneçti, Mag. 
Ist. II. 164 I 1787 : cu incetul sä-ϊ dizrädäcinäm din inimä aöastä fandasäie, Car- 
tojan, Erotocrit 39. Dans ce sens on a souvent pantasie, surtout dans l’expression 
a gäsit-o pantasiile «avoir ses caprices, ses mauvaises humeurs, avoir des fantaisies» 
(Cih. II. 682) ; 3. «frayeur». 1788 : ori ce fandasie aü bâgatü in capetele vóstre 
vrâjmaçii, U. III. 177. Dans ce sens fandasie alterne avec fandaxie. 1821 : fiind-câ 
norodul politieï Bucurescilor aü luat spaimä zadarnicä . . . Divanul voind a le scóte 
tóté bänuelile din inimele §i fandacsiile lor §i sä’i incredinteze cä este bine, pace, 
U. XIII. 58. Pour un ex. chez Caragiale (Conul Leonida) v. DA. s. v. 4. «parade 
militaire» (Tiktin). Av. 1744 : la eçitul din curtea domneascâ (Dimitraçco Vodà) 
arâta fantasie de ziceau surlele §i trâmbitele §i bâteau dobele, Neculce 252. — Var. 
fanlasie, fandaxie (1791 : Adam. Neol. 22), pantasie v. plus haut. — Dér. fandasios 
«vaniteux» (DA., s. v.). La var. fantazios «capricieux, arbitraire» (1834 : privim 
cum frâng Neamurile §i pre cele mai sfinte legâturï de pace . . . numai ca . . . 
unui vis politicesc, uneï fantazioase Dumnezeirï sä poatä rädicä altare, Bibi. R. II. 
37), qui est attesté à Bude, peut dériver aussi du lat. phantasia. — Et. : φαντασία 
«imagination, fantaisie, vision, caprice chimère, ostentation, vanité, présomption» 
(Hép.), cf. aroum. fàndàsie «1. fantaisie, imagination, 2. orgueil» (Pascu DEMR. 
II. 40). Les sens 3 et 4 paraissent s’être développés en roumain.

fa n d a x i  (ou f a n ta x i ,  f a n d o s i1, f ä n d ä s i)  1. (intrans.), «faire de l’effet, briller», 
ex. eu tualetele le-am pus la mânâ §i am §i fandacsit cu dînsele la baluri, Alecs, 
(v. DA., Tiktin) | sä mai fantacsesc §i eu prin târg, ca altele, daca is isprävniceasä, 
Alex. (v. DEnc.) ; 2. (trans.) «gaspiller (par le luxe, par la vie mondaine)», ex. acum 
cind te-ai fantaxit toate, po^i sä te pui pujintel pe lucru, Xen. Brazi (Tiktin) ;
3. «se pavaner, faire la roue, poser, faire le fier», ex. Cu capul säu cel ticälos §i färä 
de simtire, Sä-si lungeascâ nasul atât, §i sä se fändäseascä, Chiar cu sänge impärätesc 
sä va sä se rudeascä, Pann (v. DA.) | 1917 : Ia ascultä-mä Schwalbe, cu mine ti-ai 
gäsit sä te fandoseçti? Sorbul, Dezert. 95 ; 4. «affecter des airs de réserve ou pudi
bonds, faire des façons» (mot populaire). Nevasta care iubeçte Spalä noaptea §i 
cârpeçte §i ziua se premene§te, La horä se fandoseçte, §ez. I. 112.— Dér. fandosealâ 
1. «sot orgueil, rengorgement ; 2. «affectation» (v. DA., s. v.). — E t.: φαντάζω 
aor. conj. -άξω) «faire de l’effet, se voir, ressortir, être voyant» (P.), φαντάζομαι 
«s’enorgueillir» (VI.). Cf. aroum. fändäcsescu (mä) «mâ mândresc» (Geagea 348), alb. 
fantaks «ostentare» «ostenlare» (Leotti), fantaksem» vantarsi» (ib.).

f a n tâ s m à  «fantôme, spectre, apparition». Grécisme tardif, attesté chez Ale- 
csandri, Eminescu, Sadoveanu, v. DA. Cf. le doublet fantomâ. — Et. : φάντασμα, 
cf. aroum. fdndazmà, fdntazmà (Pascu DEMR. IL 40).

f a rm a c o p é e  «pharmacie», 1797 : fiind-câ nu avemü nici o farmacopee açedatâ, 
cu tóté çarturile, ca într’alte párti, U. VII. 139. — Et. : φαρμακοποιεϊον, «pharma
cie» (Hép.), cf. § 34.

f a tr i e  «parti, fraction» (Cih. II. 659). — Et. : φατρία.
fe ile  «tranche», 1749 : täind tigva fälii, o presarä cu sare §i o lasä sä stea 

pe o scändurä, GCr. II. 44 (cf. DA.). — Var. fdlie, fälie. Comme le mot, répandu 
partout dans les Balkans est usité aussi en Transylvanie, il peut bien être antérieur 
au XVIIIe s. — Dér. feliupd (DEnc.). — Et. : φελλί, aroum. megl. fille, bulg. feliia,

1 M. G. Pascu est d’avis que cette variante est née sous l’influence de schimosi 
(RCr. XII. 185). V. encore §§ 68, 72.



alb. félé (Geagea 349, Pascu DEMR. II. 41). Le mot est d’origine latine, cf. lat 
offella, Meyer, Ngr. St. III. 89 et IF. III. 72.

felûcà «felouque» (DA.). 1715 : întrat’aû în feluca, Arh. R. II. 91. Pour une 
donnée de 1783 v. Condeescu, Aljidalis 30. — Et. : φελούκα. Dans quelques textes 
du XIXe siècle c’est plutôt au néologisme d’origine italienne (cf. DA., s. v.).

ferta «morceau de toile à voile» («fiecare dintre fâçiile din care-i compusà 
pânza unei coräbii», DA.). — Et. : φέρσα (-= ital. ferza «ciascuna delle striscie di tela 
che cucite insieme formano la vela», Zing., Vidos, 116, 395, cf. Arch. Rom. X X II. 560).

fideà «vermicelle» (DA., Tiktin). 1792 : 25 oca fede galbänä, Ur. IV. 131. — 
Var. hideà, fedè, fidè, Cih. II. 660. — Et. : φιδές (pour ce mot v. Flechia, Arch. 
Gl. It. II. 345), Schiaffini, Arch. Rom. VIII. 294 ss.) C’est peut-être à travers le 
roumain que le mot pénétra, à la fin du XVIIIe s., dans le hongrois de Transylvanie 
(fidé, cf. Gáldi, MNy. XXXIV. 44—5). Cf. alb. fidhi «spaghetti» (Leotti).

figodichie «(état de) contumace», 1838 : întemeerea acestii întârituri ce sa 
rasimä pe figodichia proprietarului Dumenilor, Ghib. SI. XII. 9, cf. AHN. III. 
713. — Et. : φνγοδικία.

férnâ (-e) «dot». Ce terme n’est attesté que dans l’expression ferne çi para- 
ferne, v. au mot para. — Et. : vgr. φερνή.

filä «feuille, feuillet de papier ; feuille de manuscrit». Mot usité surtout en 
Moldavie (ex. Condica Armenopol, cartea a patra, fila 341, Ur. II. 89). Fréquent 
chez Eminescu : De pe galbenele file el aduna mii de coji, Scris. I. | Viitorul çi tre- 

. cutul sunt a filei douâ fete, Glosa. Dans la langue technique des imprimeurs filä 
désigne une feuille de manuscrit (Molin, Voc. tip. 32). — Et. : φνλλον, cf. aroum. 
filä (Geagea 348, Pascu DEMR. II. 41).

filàdà (-âzi ou -ade) «brochure, cahier, abécédaire» (Pred. I. 1, DEnc.), 1820 : 
din cärtile mai micï, ce tot trupul se va încape întru un torn, precum filâdï, ohtoi- 
curï çi alte asemenea, U. XII. 102 | m. d. sä dee fär’ de platä filad ï. . . celor särmani 
copiï de la çcôlâ, ibid. 104 | 1867 : sä se slujiascä çi câte o panahidä pentru sufletul 
meu, întocmai precum scrie in filadâ, Doc. Bârl. I. 216. — Var. filadrä, 1815 : 
Mazilu, Filoteia 17 (cf. Iorga, ILR. III.2 34). — Et. : φνλλάδα, cf. aroum. filadâ, 
mégi, filadâ (Geagea 348—9), alb. fillddhe «dispensa, quaderno» (Leotti).

îilactirii (pas de sing.), «ornement que les Juifs, pendant leurs offices, se met
tent autour du cou et qui pend sur la poitrine» (Damé, DEnc.). — Et. : φυλακτήριον 
«amulette, scapulaire».

filaftie «amour propre, égoïsme» (filautie LM. Gloss. 248), 1705 : ca nime 
mai mult a altui’a de cat al seu giudecatoriu, si nime mai múlt pre altul, de cat 
pre sine a se cunoasce poate, cand spurcàt’a lipsésce filaftie | 1821 : pentru spurcata 
filaftie, mândrie çi nelegiuita lâcomie, StDoc. XI. 191. Il est curieux de remarquer 
que dans tous les deux exemples, quoiques très éloignés l’un de l’autre, on a le même 
épithète spurcat. — Et. : φιλαυτία.

filantropie «philantropie». Ce mot, emprunté plus tard au français (v. DA)., 
est probablement d’origine grecque dans un texte de Zilot Rom. : talantul filan- 
tropiei, St. 345. — Et. : φιλανθρωπία.

filarghirie «avarice, cupidité» (DA., DEnc.). Mot vieilli et populaire. Omul 
la tinereje trebus sä se päzeascä de desfrânare, La bärbä^ie de trândâvie çi la bâtrâ- 
ne(,e de filargirie (?) A. Pann PV. 243. Le DA. attribue la même phrase à Zanne, 
P. IL 771. — Var. afilarghirie. pâstrézâ darui care’l aï de afilarghirie, ZilR. III. 75, 
iubeçte darui cel prea scump de afilarghirie, ibid. 341. cf. arghirofilie p. 152. — Et. : 
φιλαργυρία, cf. aroum. filargirie, filâryirie (Geagea 349).

filmenghicén «flamand, de Flandre». Adjectif usité pour indiquer la pro
venance de quelques objets d’importation. 1822 : çtube(.ul filmenghicon de cantar, 
U. XIII. 216. — Var. fiiamenghicôn. 1822 : eue fiiamenghicon, cantarul (po banï) 
180 ibid. 218; fiiaminghicón, 1822: brânzà f i i a m i n g h i c o n ,  a d e c â  d e
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F r a n c a ,  oca (po báni) 8 ibid. 217 ; au plur. on a fiiamenghicà : pistóle fiiamen- 
ghina ( ! ), ibid. 219 où Γη. de fiiamenghica provient d’une lecture fautive (le κ carac
tères cyrilliques étant souvent semblable à Γ η). — Et. : *φιαμεγγικόν (un 
dérivé de caractère italien du nom de la Flandre, cf. fiammingo «delle Fiandre, dei 
Paesi Bassi» Zing., un mot d’origine analogue est filendriç, DA. s. v.).

îilodérimâ (-mata, -mate ou -me) «gratification», 1792 : amü gäsitü eu cale 
sä i se dee zapciuluï filodorimä ca o a treïa parte din deciualä, U. IV. 144 cf. ibid, 
pentru filodorimatâ alü (sic !) zapciilor, aceste deciuelï §i filodorime ; la filodorimata 
de lucrurï nemiçcâtoare, o. c. 145, v. encore 1814 : Cond. Car. 364, 1817 : U. X. 651, 
1819 : U. XII. 188, 193 etc. — Var. filodôrmâ (?) =  filotim «indemnizare» (DEnc.) — 
Et. : φιλοδώρημα.

filologhicà «ouvrages philologiques ou pélagogiques», 1817 : sä aibä voie a 
tipâri §i filologhicà adecà scrierï de celea ce privesc asupra ïubiriï de învë(âturâ, 
U. X. 432 I 1820 : sä aibä voie a tipâri §i filologhicà i poimata, adecâ însciin(âri 
din cele ce privesc asupra iubirei de învë(âturâ, U. XII. 104. — Et. : φι/.ολογικός, 
-ή, -óv (la forme roumaine est emprunté du pluriel de la forme neutre).

îilonichie «dispute, discussion» (DA., Tiktin), 1779 : ci orî de la Traianù saü 
de la marele Constandinü, de sä tragű acéste obiceiurî, nu facű filonichie, BH. II. 
234 I 1812 : a face de ob§te cunoscute in limba Na(ionalà §i Disputable (filoni- 
chiile) urmate între Autorul Istorieï Petru Maior §i între Re(ensentul eï K(opitar) 
din Viena, BH. III. 60 (préface de Iordache de Mâlinescu à l’ouvrage de P. Maior, 
«Istoria pentru începutul», etc.) | 1832 : când se va dezlega aceastâ filonichie dintre 
amândouâ puterile, adica Curtea turceascâ §i Poarta othomaniceascä, Furnicä, 
Comert 380. Le mot se rencontre souvent chez Alecsandri, qui pour dire «de gustibus 
non est disputandum» se sert de l’expression suivante : gustul filonichie n’are, 
T. 1052. Ghicä emploie également ce terme qui parait avoir été assez usité dans la 
langue de conversation : apoï acolo sä fi auzit novitale §i mandate, strategiï §i 
filonichii, Scr. 243. Même après la Grande Guerre nous avons relevé ce mot dans 
une comédie légèrement archaïsante de Teodoreanu, dans la bouche d’un vieux 
boyard : nu e nici o supärare, târgul filonichie n’are, Bujor. 27. Est-ce une rémi
niscence de l’axiome d’Alecsandri?—Phras. a face filonichie, v. plus haut ; a intra 
in filonichie, cf. Al. T. 895. — Pour les variantes filonicia «amôre de victoria» et 
filonecia «amôre de cérta» cf. LM. Gloss. 247—8. — Et. : φιλονεικία, cf. aroum. 
filonikie, filunikie (Geagea 349), alb. filoniki (Meyer), filloniki (Leotti).

filonichisi «disputer» (abbtjputieren abjurare a fe filonichifi, Pred.), * 1850 : 
te rog sä nu filonichisàm, Stam. 316. La terminaison de cette forme verbale fait 
supposer un inf. non attesté filonichisi (cf. afierosi etc.). — Et. : φιλονεικώ, cf.aroum. 
filonikiséscu, filunikiséscu (Geagea 349), alb. filonikis (Meyer), fillonikis (Leotti).

filopatrie «amour de la patrie», 1837 : nimica de la mine, ce de la filopatria 
D-tale (il s’agit de G. Asachi), care inzestratä §tiin(ä §i cunoscin(â aduce rodurï ce’(ï 
învrednicesc a obçtieï multämire, Ist. §c. I. 400. — Et. : φιλοπατρία.

îiloprosopie «partialité» ( =  fiaciarnicie, cautàré voii pe strimbatâte, Gloss. 1st. 
1er. 21), 1705 : inse ochiul ceresc toâte véde, si cumpen’a nevediuta toâte indreptâte 
si fora filoprosopie cumpenesce, Cant. 1st. 1er. 176 | 1796 : färä de nicï îiloprosopie sä 
ijteargä din catastihü pe cine nu meritä, U. VI. 661. — Et. : φιλοπροσωπία.

filosoficále «philosophie», 1829 : du-te, frate, in pace çi mâ lasà într’aceia ce au 
çtiut’pârintiï mieî cariï nu §tia atâtea filosoficále §i totuç au fost în rândul boerilor ; 
Pleçoianu, Aneta-Luben, BS. 653. — Et. : φιλοσοφικά (τά), plur. neutre de φιλοσοφικός.

filosofisi «faire de la philosophie, raisonner», 1705 : caci multi era, carii nici 
cuventul dreptatii a sei, nici pre Lup a filosofisi a audi poftiia, Cant. Ist. 1er. 81. (cf. 
DA., Damé). Et. : φιλοσοφώ.

filostorghie «tendresse, amour», 1835 : La intrare în ora§ (il s’agit d’une récep
tion du prince Michel Stourdza a Botoçani) era ridicat un arc de triumf înverzit eu



frunzäri, având deasupra lui §i aligoria filostorghiei, Gorovei, Botolani 399. — Et. : 
φιλοστοργία (cf. στοργή «amour, affection».).

filőtím (-i) 1. (adj. «généreux». A l’exemple cité de Caragiale (v. DA., s. v.) 
ajoutez : un ogor de päpu§oiu çi o bucatà de fâneaj.â, arendate delà coane Catinca 
Çtirbulescu färä niciun fei de scutire ori päsuire, eu toate împotrivirile moçieresei 
care-ar fi vrut sä se arete filotimä eu dânsul, G. Petrescu, Apostol 252 ; 2. «plein de 
zèle», 1822 mä rog sä daï tragodiîa aéasta în typariu . . .  eu a Dumitale cheltuïalâ §i 
crede cä mä vei afla ínmiit filotim întru asemenea îndeletnicire, S. Erast, BS. 400 ;
3. (subst.) «gratification, pot-de-vin» (DA.). — Var. filótimon, 1840 : Ur. VI. 485, 
filóiimos, 1814 : Just. Car. 12. — Et. : φιλότιμος au sens 3 cf. φιλότιμο(ν)«ρ oint 
d’honneur» (P.) v. aroum. filôtim (Geagea 349).

filotimie 1. «amour-propre, point d’honneur» (LM. Gloss. 248), 1822 : Bal§u 
plinü de filotimie §i de fala lui aprinsü, Beid. Tr. 417 | 1877 : la oare-care vrîstâ, omul 
are filotimia de-a face copii nedefectuoçi, Al. Scr. 95 | 1882 : filotimia nu-mi iartä sä 
fiu victimä, Al. T. 1046 (cette phrase semble être suggérée par les souvenirs de jeunesse 
du poète, cf. «nu mä iartä filotimia, dupä cum zicea Kir Gaitanis, dascälul meu de 
limba greceascä», Al. Scr. 80) ; 2. «émulation», 1822 : in zilele räposatului Domn 
Alexandru Moruzi curtesanii care pe care se intrecea . . . vedea cinevaçi atunci in 
Bucureçti o filotimie oarbä, TVlad. 181 ; 3. «générosité», 1778 : acéstâ ajutorintä 
oferind’o cu filotimie, U. II. 324 | 1788 : se intorserä to Î robii cu filotimia hanului, 
len. Väcär. HO. 278 | 1803 : Ur. III. 24, 1822 : U. XIII. 274. On rencontre ce mot 
en ce sens chez A. Pann (P. V. 157) et Caragiale (Nuv. II. 223) ; 4. «zèle», 1815 : prin 
aceste mijlôce îçi aratä filotimia, rîvna §i datoria pästoreascä spre cele de folos obçtiei, 
Urechiâ, Carageà 51. — Phras. a lasa ceva la filotimia cuiva «s’en remettre à la géné
rosité de qn.» (Damé ND.). — Et. : φιλοτιμία (seul le sens 4 est propre au roumain), 
cf. aroum. filotinie, filutinie, filutimie (Geagea 349 ; Nie. traduit ce terme par «am- 
bi^iune»).

filotimisi (réfl.) 1. «se faire un point d’honneur, ambitionner» (Gih. II. 660), 
1805 : cu strälucitü numele Mârieï Taie a sä înpodobi sä filotimiséçte, Teofilact. 
Talc. BH. II. 468 | 1817J1857 : Impärapi Paleologï, cari! filotimisându-sâ ï-aü trimes 
(à Alexandre-le-Bon) §i coroana de Rege, häräzindui §i dignitatea de Despotes, LTr.
IV. 302 (cf. Rädulescu, Galimach 25) ; 2. «être aimable, vouloir bien», 1820 al^âi 
stràini . . .  la aciastä vreme sä filotimisäsc a sluji §i a inlesni pe stâpâni(i) moçiilor, 
Iorga, Kotzebue 60 | 1822 : fiind-câ dintr’aceçtï banï se împârtâçesc familiï scäpätate, 
carl sunt lipsitï §i de hrana vietei la care urmézâ sä filotimisescï pentru pomenirea 
ferici^ilor ctitori çï sä impärtäsesci . . .  de acéstâ facere de bine, U. XIII. 152. Phras. 
a se filotimisi asupra cuiva «mettre son amour propre à, avoir à coeur de», ex. 1821 : 
pravoslavnica Inpärä^ia Roseascä, filotimisindu-sä asupra protec^i sale §i asupra 
slävii Märirii Sale, StDoc. XI. 195. — Var.* filotimi (cf. dér. filotimire «générosité», 
1841 : Iorga, Gala^i 15—6). — Et. : φιλοτιμώ «piquer d’honneur, stimuler» ; φιλοτι- 
μοϋμαι «se faire un point d’honneur» (VI). Pour le sens 2 cf. το όποιον φιλοτιμηεϊτε 
và επιταχύνετε «sä binevoiti a o gräbi» Hurm. XIV. 5. 467. Cf. aroum. filotiniséscu, 
filutiniséscu, filutimiséscu «am ambij,iune» (Geagea 349 ; Pascu DEMR. II. 94).

i'iuix «phénix» (DA.), 1712 : o pasäre ce se numeçte finix, de ce se sëvêr§e§te 
fär de vreme de aceïa mal mult î§i adauge dilele vie^ei lui, A. Ivir. Did. 202 | 1777 : 
finixul este mai mare decät päunul, GGr. II. 109 | 1821 : numärul bunilor ucenici este 
ca a Finixului, Tàutu, Strig. 92. — Var. finie, 1705 : Cant. 1st. 1er. 308 (pour les 
acceptions botaniques de cette variante cf. Barcianu, s. v.). — Et. : φοϊνιξ.

Kong 1. «bouffette, rosette, pompon» (Moldavie, DA., DEnc., Damé) ; 2. «per
venche» (Vinca herbacea). — Var. (au sens 1) fionc, Sadov. Säm. IV. 435). fonchiu 
(Barcianu). Et. : φιόγκος ( <  it. fiocco, Kretschmer, BZ. X. 595).

îizieds «physicien». Pour un ex. de 1791 cf. Adam. Neol. 22. — Et. : φυσικός. 
flâmurà ( - e ,  -i) «drapeau», 1821 : toatà Grechia a mnätyat de astâzi flamburile
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scäpärii de supt jugul tiräniei, TVlad. 52 | 1832 : flamburä de camlot albastru §i 
galben, Reg. ob§t. 31. Pour des exemples tirés d’Alecsandri, Eminescu, etc. DA. — 
Var. fldmburä (v. plus haut). — Et. : m. grec φλάμμουρον (-= lat. flammula Ngr. St. 
III. 69.) Aussi φλάμπονρον, cf. aroum. fldmburä, alb. flamur, flambur (Geagea 350) 
alb. fldmur, fjdmur (Meyer).

flüdä 1. «coquille (coque) de noix», 1847 : nici gogite sau gheocite=nudle 
curante de fludä, Ur. X. 402 (cf. Pascu, RCr. VII. 1. 24) ; 2. «tulle, gaze, crêpe» (DA., 
Tiktin). Un seul ex. chez Konaki : Amoriul. . .  De pe piept ridica fluda si privea 
mormântul lui (Poez. 19). — Et. : φλούδα, cf. φλούδα καρυδιού «coquille de noix» ; 
en aroumain on a fluôâ (au sens 1, cf. Geagea 350, Nie., Pascu, Diet- Et. Mr. III. 408).

fondos (accent?) «fonds», 1783 : 1-aü înzestratü §i s’aü dánuitü din însâçï a sa 
stare unü fondosü de 3000 galbenï olandejl, Ur. IV. 413. — Et. : *φόνδος («= lat. 
fundus, cf. criminalion, corpos, eczamen.)

fóra 1. «dehors», ex. Când de-odatâ’ncepea hora . . . säream de-odatä fora 
Chiar de Pnceput, Alexandri (cité par DA.) ; 2. «terme de jeu» («la jocul concinei, 
tabietului : afarâ, ieçit din joc, câçtigând partida înainte de sfarçitul jocului», 
Stamati, D., ib.). — Et : φόρα «en public, dehors» (comme terme de navigation cf. 
Hesseling 33). Le terme grec est emprunté de l’ital. f(u)ora qui est également usité 
dans le jeu des cartes (cf. fuor mi chiamo «ki vagyok», Körösi, Diz. it. ungh. I. 551). 
L’aroum. jóra «pre fatá, verde, sincer» (Geagea 351) remonte au même mot grec (cf. 
βγάζω φόρα «dévoiler, divulguer» P.) ; l’homonyme fora «avant, iuru§, atac» repré
sente, en revanche, φόρα «élan, impulsion» (P.) , cf. alb. fóré «forza, impeto» (Leotti).

franzéla 1. «pain blanc de premier qualité» (Da.) ; 2. «petit pain, généralement 
de forme allongée» (DEnc.), ex. jumbla cocoanelor, franzéla doamnelor, Teodorescu. 
P. P. 205. — Var. (Mold., Bucov.) franzölä. — Dér. franzelar «boulanger qui fait le 
pain de luxe (cf. in (igänie avea franzelari, croitori, cismeri, Ghicä, cité par Tagi. 
RL. 86 ; le fém. est franzelâreasà, DA.), franzelàrie «boulangerie de luxe» (DA., Tiktin, 
DEnc.), franzelüß «pîiniçare mica, rotunda, din fäinä de prima calitate» (DEnc.). — 
Et. : φραντζόλα (ou φραντζόλα, P. VI.), alb. franzéllë «pane tostato» (Leotti), fran- 
xhôll «pane bianco» (ib.). Ce nom paraît provenir de l’ital. mér. fresella «sorta di 
biscotto in forma di fetta di pane»; «pane bislungo segnato a piccole fette e roso- 
lato» (cf. Tagi. Div. Sem. IL 52), qui a subi l’influence du nom ethnique des Français 
(cf. pain français, pan francese, franzbrot, etc.).

frasis «phrase», 1836 : färä aceste slove nu se poate alcatui nici o frasis, nu 
se poate proforisi nici o silabi, cäci ele sunt temelia limbii, Negr. P. T. 185. — Et. : 
φράσις.

frigàneà «rôti beurré». Usité surtout au plur. frigänele (v. DA. s. v.). — Et. : 
(selon Pascu, Et. I. 49) φρυγανιά «tranche de pain grillée ; tartine grillée, rôtie» (P).

îtésis «position, configuration (du terrain)», 1801 : vitele s’aü taiat §i se taie pe 
pâmênt, unde dupâ ce este ftesis a locului jos, fiind lunca de Dâmbovita, U. VIII. 
120. — Et. : &έσις (pour # = - f t  v. § 17).

ftisis «phtisie ; dépérissement», 1793 : baë Siimeïjmen be3 Seibeê — atrophia, 
tabes, phthisis-ftisis, Pred. I. 34. — Et. : φ&ίσις, cf. roum. mod. ftizie (-= fr. phtisie). 

ftónos «jalousie» chez Dum. Vari., cf. Pascu, XVIII. 1. 440. — Et. : φθόνος. 
fündä (-e) 1. «frange, houppe» (dans ce sens le mot est vieilli), 1832 : temleac 

(funda) de lânâ galbenâ la sabie, Reg. ob§t. 28 | 1863 : Fesuri mici eu funde stufoase 
de ibriçin, Fil. Cioc., (Tiktin) ; 2. «noeud de ruban, bouffette, noeud de cravate» 
(DA.) — Var. fùntâ (Tiktin). — Et. : φούντα ( <  lat. funda «Schleuder, Wurfnetz, 
Geldbeutel» Neugr. St. III. 71), cf. aroum. fündä (Geagea 352) alb. fûndè «fiocco» 
(Leotti).

fundarisi «jeter l’ancre». Pour un exemple au XIXe s. v. Tiktin (s. v.). — 
Et. : φουντάρω «auf den Grund senken, werfen (vom Anker), herunterwerfen» (<vén . 
fondare «mandar a fondo, sommergere», R. Kahane, Arch. Rom. X X II. 562).
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Tiktin voulait dériver ce mot du turc junda etmek. Cf. aroum. fundoséscu, «cufund» 
(Geagea 352), alb. fundós «affondare, mandare a fondo» (Leotti).

fustanélâ (-e) «fustanelle». Mot tardif qui se rencontre souvent au XIXe s. dans 
la description de la costume nationale des pays balkaniques : palicari purtând fusta- 
nelâ fâlfâindâ §i strânsâ la mijloc, Odob. 1 .132 (cf. DA.), Un om înalt, trupeç, frumos, 
îmbràcat eu fustanelä, Ghicä, Ser. 160. — Var. fustaneà. — Et. : φουστανέλλα, cf. 
aroum. fustanélâ, fustaheuaä (Epire), alb. fustanéllë (Geagea 353), Capidan, Rom. 
Nomazi 91 (cf. R. Kahane, Arch. Rom. XXII .  563.).

G
gáidaros «âne» (au fig.). HL., ex. daeä nu eçti pasäre, apói eçti un gaidaros, 

Stam. 313. — Et. : γάιδαρος ( <  arabe kadir «impur» Thumb1 35), alb .gajdhúr (Leotti).
galactéa «Voie lactée» ( =  drumul cárile se véde pe ceriu, Gloss. 1st. 1er. 10). 

1705 : nici Galatté’a sä lumineze, Cant. 1st. 1er. 307. — Et. : γαλακτίας.
galantem «homme généreux». (LM. Gloss. 256). Ce mot, qui remonte sans doute 

au début du XIXe siècle, est encore usité par Caragiale : lèvent §i galantom, pâtruns 
de filotimie §i de hristoitie — într’un cuvânt un adevärat om de omenie, Car. Nuv. 

4L 223. — Dér. galantomie, 1817 : §i eu o galantomie | Plinä de elefterie | In tóté 
pàrtile dândü | Bacçiçuri §i aruncândù, Pit. Hr. 452. L’existence du verbe galantomi 
«a fi galantom, a se arrerà galantomu, a face galantomie» (LM. Gloss., 1. c.) n’est 
assurée par aucun texte. — Et. : γαλαντόμος (Maidhof 6), emprunté de l’ital. ga- 
lantuomo.

galén(à (-e, ou -i, Ev. G. 239) «sabot». Mot populaire, usité en Valachie (cf. DA.‘ 
Tiktin, DEnc.). — Var. galénf (Polizu). — Et. : γαλέντζα.

gazofiláchie «trésor». HL. de D. Cantemir : doi bani numai în gazofilachie 
aruncându, Gâlc. 67. — Et. : γαζοφυλάκιον.

gargárá 1. action de se gargariser» ; 2. «gargarisme». Usuel et populaire (DA., 
Tiktin, DEnc.). — Et. : γαργάρα, cf. alb. gargàrë «gargarismo» (Leotti).

gargarisi «se gargariser» v. gargàrà. — Dér. gargarisealâ (au fig.) «boisson», ex. 
trebue sä mä dau la o gargarisealâ, Car. (cf. DA. IL 229.). — Et. : γαργαρίζω, cf. alb. 
gargaris (Leotti).

gheomandie «géomantie» (=  «vraja cand vrajesc pe crepaturile pamentului», 
Gloss. 1st. 1er. 10), 1705 : táta-meu, Apáriul . . .  de la bábele Schythilor toâte mes- 
tersiugurile gheomandïii, hiromandïii i a necromandïii deplin invetiaáse, Cant. 1st. 
1er. 259. — Et. : γεωμαντεία.

gheomesie «arpentage», géodésie», 1818 : sä se orînduiascâ numitul dascâl 
(c. à. d. Georges Lazâr) a paradosi. . .geometria practicä dimpreunä eu gheomesia 
practicä, Urechiä, Carageà 79. — Et. probable : contamination de γεωδαισία et γεω
μετρία.

ghimnasi 1. «exercer», 1817 : asï ghimnasi uceniciî la mësurâtôre de pâmînt, 
U. X. 416 j 1843 : spre acest scopos, în numärul pedagogilor se vor primi doi strâini 
cari vor ghimnasi pe elevi întru inväfarea mathemelor, Iorga, 1st. înv. rom. 256 ; 
2. (rél'l.) «s’exercer » XVIIe s. : ca sä vá ghimnasiR la invä(ätura câr(ii, Carnet de 
M. Cre(ulescu, Iorga, ib. 45. — Et. : γυμνάζω, γυμνάζομαι.

ghiovàsire «lecture, art de lire», 1809 : Mäestria ghioväsirh româneçtï eu litere 
latineçtï, titre d’un ouvrage de G. C. Roja, paru à Bude, cf. BH. III. 13 (en note : 
«cuvântul ghiovàsire din titlu este un cuvânt macedo-român care insemneazä citire, §i 
vine delà cuvântul grecesc διάβασις, eu acelas inteles» BH. III. 13—4). — Et. : διαβάζω, 
δγιαβάζω, aroum. âyiovâséscu (Geagea 343)1 alb. calabr. dhjavás, dhjovâs (Meyer).

1 M. Iorga (Hist, des Roum. I. 133) traduit le terme aroumain par «parler», 
mais ce n’est que le résultat d’une inattention momentanée.

13
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ghir(o)comie «hospice de vieillards». HL. : mönástiri, bisericï, spitalurï, ghir- 
comiï, esenodohiï (sic !), §i alte ca acestea, U. VIII. 390. — Et. : γηροκομεΐον (cf. ital. 
geronftcomio).

gnómíe «opinion», 1807 : dupa a mea gnomie («à mon avis»), Mitr. 84 | 1809 : 
nu dâduçi eu în(elegere gnomia notei ce s’a dat, U. IX. 208. — Var. gnómi, 1820 : 
Mitr. 91. — Et. γνώμη.

gnómon «cadran solaire». Un seul ex. chez Cantemir, cf. 1st. 1er. 138. — Et. : 
γνώμων.

gram(m)atichi «grammaire », 1829 : daeä odatä çtie copilul’ greceçte §i elinica 
<ji s’au färämat’ limb’a eu grammatichi a lui Neofit’, rumâneasca o are gata, Pleçoian 
BS. 656. — Et. : γραμματική.

gramaticésc «grammatical» (Tiktin), 1788 : alcatuiriï strälucite §i de forme 
ritoriceçtï §i de meçteçugurï gramaticeçtï, len. Väcär. 110. 245. — Et. : γραμματικός.

gramatie «science, littérature (Tiktin), XVIIIe s. : inväjä toatä däseälia bise- 
riceascä §i gramatia, Rev. Toc. III. 343. — Et. : γραμματεία.

grápsim (-me) «phrase à copier», 1830 : primul grapsim sau rând cum se numea 
atunci, dupece treceam alfabetu §i i se pärea daseälului cä sunt bine.. . . ne scria . . . 
eu literâ mare, Mémoires de M. Teodorescu, Arh. Oit. 313 | 1887 : daseälii cei vechï 
pentru a învâja pe copiï a scrie le dedea a§a numite «grapsime» cari nu eraü alt-ceva 
decât «pilde filosofeçtï» §i copiiï scriindu-ï §i repetindu-ï mereù §i le întieaü în minte 
§i ast-fel ajunserâ acele grapsime a deveni proprietatea poporului, Gaster, Lit. pop. 
207. — Et. : γράψιμο. En hongrois on a le mot grapsa «vieux papiers, paperasse» 
(ex. 1818 : valamely régi grapsában , . . olvastam, Dessewffy I. Bártfai Levelek, 
p. 14 ; pour d’autres ex. cf. Nyr. XLIV. 229, 280, XLV. 35) qui paraît remonter au 
même radical grec.

guvidie espèce de poisson ; goujon de mer (Gobius niger ; Tiktin).— Et. : 
γουβίδι.

H
halcotip «imprimerie, presse», 1710 : eu mijlocul halcotypuluï tuturor sä sä 

obçtïascâ, Cant. Hr. 52. — Et. : χαλκοτύπος.
bános «espèce de poisson (Gobius batracocephalus)» (DEnc.). — Et. : χάννος. 
haracosi «régler» (Polizu, cf. DA.). Ce mot semble étroitement lié au sens 3 du 

mot harac, harag : «unealtä de tras linii spre a scrie drept» (DA.). — Et. : χαρακώνω, 
cf. aroum. hârâcuséscu, hàràcséscu «liniez, crestez» (Geagea 355).

haractir «caractère», 1817 : nicï starea Mitropolieï, nicï archieraticescul 
haractir nu slobóde a (iné astfei de tipografie, Urechiâ, Carageà 91 | 1820 : Domnul 
Ipsilant eu tótul împotrivà la haractirul séü . . .  nu ar fi periorisit stricarea ctitoricescei 
orânduelï, U. XII. 436 | 1821— 23 : Moraliceçti Haractiruri (~  Θεοφράστον ήϋικο'ι 
χαρακτήρες, C. Negr., cf. Camariano, Negr. 6—7) | *1825 : Mult mi-e ciudä §i mâ 
mir De al celor mari haractir, P. Momuleanu (cf. Adam. Neol. 22). Dans DA. il n’y 
a que deux ex. tardifs (1835). Pour les var. haractir(iu), caractir, haractér v. ibid, 
(au mot caracter). — Et. : χαρακτήρ.

haractirisi «caractériser», 1829 : m’ai încredinjat de un statornic prieteçug çi 
de o evghenie ce haractiriseçti pe boerii romani, C. Negruzzi, Fil. Cere. Doc. 111. — 
Et. : χαρακτηρίζω (VI.).

harasladisi «adjuger» (DA., Tiktin ; pour un exemple dans Cond. Carageà v. 
§âin. ΙΟ. IL 209). — Et. : *χαρασλαδίζω (forme grécisée non attestée, dérivée du 
turc hareà).

harasladismâ «adjudication» (cf. harasladisi). — Et. : *χαρασλαδίσμα (selon le 
DA), mais ce serait plutôt χαρασλάδισμα.

häräxi «scarifier». Terme de la médecine populaire. Var. haraxi Polizu, hàràpsi, 
hâràsi (DA., Tiktin). — Et. : χαράζω (aor. conj. -ξω) «entailler, inciser, graver»



1 9 5

;p.), et aussi «scarifier» (Steph. VIII. 1318). En aroum. on a hârâcséscu au sens de 
<a se face zi, a se crâpa de zi» (Geagea 355 Pascu DEMR. II. 50, (f. alb. sic. xaraksi 
(Morgenröte» Hardy 37). Pour la var. hâràpsi cf. alb. sic. harapsem» «erscheine» ibid.

hartofilax «archiviste», 1765 : Florü Iereí Hartofilaxű BH. II. 170. — Et. : 
χαρτοφνλαξ.

harturghie (-ii) «papeterie», 1776 : începêndu-se §i harturghiï, adicä, facere 
le  hârtie, una ce s’aü fäcutü încâ din dilele Domnieï séle réposatulü Scarlatû Ghica
V. V., eu tóté cele trebuinciôse ergaliï, U. I. 95. — Et. : χαρτονργία.

havaricà «animaux marins mangeables» (DA., Tiktin). — Et. : χάβαρον «mol
lusque comestible» (VL).

heretisi 1. «saluer», 1760 ; în toate scrisorile ce ne vinü cercetiazà .?i pentru 
dumnavoasträ §i vä heretisescü, StDoc. XXI. 135 | 1787 : eu nespusà bucurie ne-am 
vàzut însârcinatî a heretisi pe Escelen(,a Voastra, GenCant. 485 | 1788 : eu de acolea 
m’am dusü pela toti ambasiadoriï de iam heretisitü eu bileturi, len. Vácár. IIO. 
289 I 1814 ; heretisindu-se împâratiï dupâ obiceiulü impërâtescü, Dion. Ecl. 215. 
Pour d’autres ex. v. DA. et Tiktin ; 2. «féliciter», 1813 | 4 : triimetindu-sâ spre hàre- 
tisire Anuluï Nou, Doc. Gall. II. 138 | 1814 : au heretisit pe Pasvand Dion. Ecli 
'85 I 1817 : cândü vreaï sà’lû heretiseseï, Pit. Hr. 454 | 1822 : mergänd Mária Sa 
Vodä . . .  la Chehaia-Paça de 1-aü heretisit de arädicare, TVlad. 177 | 1881 : a§ f. 
hiritisit pe dumneata, nu pe dumneaei, Al. T. 1046. — Var. hiritisi, firitisi, DA. 1. c., 
heritisi 1787 : Condeescu, Altidalis 29 (avec une interprétation erronée : «a heritisi 
insemnà a conduce conversatia»). — Dér. heretisealä, firtisealä, heretisitor, LM. 
Gloss. 288. — Et. : χαιρετίζω, χαιρετώ, cf. aroum. hiritiséscu, hiritséscu, alb. x'ereti's 
(Geagea 357, Pascu DEMR. II. 71).

heretismds «salut, félicitation», 1782 : Dum. Varl. 403, 408 cf. Pascu, XVIII. 
155 I 1801 : heretismosul dupé obiceiul logodnelor, U. VIII. 190 | 1814 : mergëndü 
la vezirulü la heritismosü, Dion. Ecl. 205 | 1822 : s’au sculat eu to^ii de au mers spre 
heritismos la LuminàtiaSa Domnina Mârioara Hangeri, TVlad. 167. — Var. herétismà 
«salutation» v. Dion. Ecl. 188, hiritismós, 1829 : Negr. P. T. 39. — Et. : χαιρετισμός.

hersónisos «presqu’île» (cf. Gloss. 1st. 1er. 22). 1794 : acelü hersonisos de dincolo 
de apa, U. V. 224. — Et. : χερσόννησος.

hí maron «torrent», 1715 : iar dupa ce pogoarä în vale iaste xiropotami, adecä 
himaron, Iorga, Mor. 97. — Et. : χείμαρρος (acc. -ον).

himerinós «d’hiver» 1705 : timpul ernii, cand soárele din tropicul himerinos 
spre tropicul therinos se intoarce, era. Cant. Ist. 1er. 157. — Et. : χειμερινός.

hirógraf «manuscrit» (DA.). Terme littéraire de D. Cantemir, ex. : nici din 
hirograful de ob§te numele sa le lipsasca, Ist. 1er. 27 (v. ibid. 96, 165, 176, 343 etc.). — 
Et. : χειρόγραφο(ν).

hiromandic «chiromancie», cf. Gloss. Ist. 1er. 22 et un ex. de D. Cantemir au 
mot gheomandie. 1785 : capü a patruzeci §i doi, scosase dupä hiromandie, GCr. II. 145. 
— Et. : χειρομαντεία.

hirotesi «imposer les mains». Terme ecclésiastique (v. DA., Tiktin). — Et. : 
χειροθετώ.

hirotesie «imposition des mains» (cf. hirotesi). — Et. : χειροθεσία. 
liirurgomám «accoucheur-chirurge», 1833 : Catalog al hirurgomamilor, 1st. 

§c. I. 255. — Et. : χειρονργομύμμος, cf. mâmoÿ.
hod «chemin, méthode, procédure», XVIIIe s. : hódul ce s’au urmat, AIIN.

III. 713. — Et. : οδός.
hondrochéïal «tête dure, lourdaud», 1881 : aç vrea sà vád mutra hondrochefa- 

lului care are sà-ï fie bärbat, Al. T. 1050. — Et. : χοντροκέφαλο.
honipsî «supporter». «Grécisme» tardif qui paraît s’être maintenu pendant 

quelque temps dans le langage familier : bäbaeä, te rog, bäbaeä, daeä mà iubeçti, 
tai lui Negoità nasul çi urechile çi sä-1 dai afarâ . . . sà nu-1 mai váz în ochii mei, eâ

13*
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nu-1 pot honipsi, Car. Nuv. II. 239. — Et. : χωνεύω (aor. conj. -ψω), cf. A. Scriban, 
Arhiva 1913. η. 7—8. Aroum. kunipsire «a digerà» (Nie.), «mistuesc, ard, sufär» (Geagea 
358, Pascu DEMR. II. 52), alb. honéps «digerire (anche in senso figurato)» (Leotti).

h ó r a  «ville». Terme littéraire qui n’est attesté que chez E. Kogälniceanu 
(Bul Com. Ist. II. 146). et len. Väcär. (cf. DA., Tiktin). — Et. : χώρα.

h o ro e p is c ó p  «archiprêtre», 1795 : protopopii, carî se numescu §i horoepiscopi, 
U. VI. 23. — Et. : χωροεπίσκοπος.

h r im a tic e s c  «pécuniaire», 1819 : aceste patru sfinte Biserici cele mai mari ale 
principatuluî Valahieï vëdênduse in chinonie politicésca §i în dosolipsie hrimaticeçti 
U. XII. 54. — Et. : χρηματικός.

h r is m ó s  «prophétie». Néologisme fréquent de D. Cantemir : si-ar fi adus aminte 
Rîsul de un hrismos, 1st. 1er. 124 tâleuirile hrismosurilor, ibid. 369. Plus tard le mot 
revient chez Konaki (v. DA.) et dans un traité de logique de G. Vârnav (1825) : vechii 
filosofï voind ca sä întunece pe oamenï câ ar fi cè mai trebuincioasi §i mai vrednicä 
de însâmnare mvä^äturä, au fäcut cä triaeâ ca de un hrismos, ca de o dumnezeïascâ 
porunca, Cat. ms. II. 115. — Var. hrism (-uri), Cant. 1st. 1er. 47. — E t.: χρησμός.

h r is o v o l i t  «muni d’une lettre patente ou d’un privilège» (DA., Tiktin), 1812 : 
hrisovolitiï Jâdovï, Armenï §i alti, Doc. Call. 490, cf. INec. III. 28. — Et. : *χρυσο- 
βουλλίτης (terme non attesté, proposé par Tiktin).

h r i s t i á n  «chrétien» («bis. im salbungsvollen Ton für creçtim Tiktin), 1869 : 
mitropolitul blagoslovise . . . pe totii pravoslavniciï hristiani ce locuesc înlâuntru, 
I. Negr. CL. III. 43. — Dér. hristianism (DA.), hristianicesc, 1823 : BS. 412. — Et. : 
χριστιανός, χριστιανισμός.

h r is to i t ie  «honnêteté des moeurs, civilité, bienséance», ex. lèvent. §i galantom, 
patruns de filotimie §i de hristoitie — intr’un cuvânt adevärat om de omenie, Car. 
Nuv. II. 223. — Et. : χρηστοήθεια.

l i r o n  «mesure», 1823 : eu hronulü 1-am numit vreme, BS. 426. — Et. : χρόνος. 
h ro n ic  1. «chronique» (maladie), 1705 : ca galciav’a lunga atocm’a este eu 

boâl’a hronica, Cant, 1st. 1er. 34 ; 2. «temporaire», 1816 : acest huzmet ar fi din 
cele hronica, U. X. 676. — Et. : χρονικός.

h ro n o g r á f  ( - u r i )  «chronique» (Tiktin), 1814 : cercând a lua cunoçtin(â mai 
luminat din hronografurile (âriï acesteïa, Dion. Ecl. 161. — Et. : χρονογράφος.

h ro n o ló g  ( - g h i)  «chroniqueur», 1710 : pre aceçtï triî hronologhï între sine alâtu- 
rând, Cant. Hr. 51. — Et. : χρονολόγος.

h ro n o lo g h ic  (accent?) «chronologie», 1710 : dupa socotéla hronologhicului, lui 
Calviz, Cant. Hr. 177. — Et. : χρονολογικός.

h ro n o lo g h ic  «chronologie, liste chronologique», 1787 : am seris aicï intr’aceastà 
hronologhie, GenCant. 34. — Et. : χρονολογία.

iámvos «iambe» cf. len. Väcär. Gram. 140 (Pascu, XVIII. 1. 118). Le dérivé 
ïamvicesc est attesté au XVIIe s., chez Dosoftei, v. DA. (ajoutez : len. Väcär. o. c. 
143). — Et. : ίαμβος.

iatru-hirúrg «chirurgien», 1826 : întâmplându-sâ a veni aici cälätor Sior Fran- 
(isc Albinier carele s’au recomandarisit de iatru-hirurg, Arh. Olt. VIII. 341. — Var. 
iatro-hirúrg, 1830 : Arh. Olt. IX. 203. — Dér. iatro-hirurghiedre «poste du médecin 
municipal», 1826 : sä aibä a§ luoa leafa cea orânduitâ a iatro-hirurghicârii politii, 
Arh. Oit. VIII. 341. — Et. : *ίατρο-χειρουργός.

ichiacós «de famille, familier». HL. non attesté dans les dictionnaires. 1799 : 
Domnia mea nu te avemü eu vre-o deosebire la Isprâvnicie, ca când aï avé cevaçï 
Μερετό învederatü de ikiakos, U. VII. 183. — Et. : οικιακός.

iconóm 1. (adj.) «économe, parcimonieux». Sens rare au XVIIIe s. 1818 :
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mnostinfa cea intreagä §i mult iconoamä, cumpänindule toate ( =  c ’est-à-dire gân- 
iirile), le puné ín cea mai bunä lucrare, Beldiman, Avel 2. Pour un ex. de Xenopol. 
Brazi. V . Tiktin, s. v. ; 2. «intendant, économe», 1762 : dupa preofiï Domneçtï, inträ 
iconomul, Gheorgh. Log. III. 301 | 1797 : iconomul Putniï, Doc. Call. II. 69. Au 
fém. on a iconoamä, 1835 : epitropiea ca o iconoamä açezâmêntuluï ctitoricesc se 
gâseçte în drit a face pretence asupra întregeï benefice, Ur. IX. 27. — Var. económ 
(v. Tiktin, Damé). — Et. : οικονόμος, cf. aroum. icunôm (Geagea 359) alb. konôm (Meyer).

iconomicós 1. «économe, épargnant» (Tiktin), ex. nu tinea slugä, tràia foarte 
iconomicos, Näd. Nuv. II. 96 (v. Tiktin s. v.) ; 2. «frauduleux», 1785 : puind temei 
de cuvant : intäi, cä ar fi zapisul vänzärii iconomicos, a doao, eu protimisis, câ li 
s’ar cädea, fiind rudâ eu vänzätoriul («objectant : d’abord que l’acte de vente est 
f r a u d u l e u x ,  secondement, que par retrait lignager elle devrait leur devenir, 
étant parent avec le vendeur»), StDoc. VII. 7 et ADDR. I. 85 | 1793 : zapisulü vän
zärii este iconomicos (selon le glossaire : «pläsmuit»), Hurez 142 v. 1809, ib. 163 | 1811 : 
iconomicoasâ scrisoare de danii, Doc. Cal. II. 45 | 1816 : numai §i epitropii la publi- 
:arisire sä fie eu mare luare aminte ca sä nu se faeâ vr’un chip iconomicos, Doc. 
Bari. II. 211 | 1820 : un contact iconomicos, Ur. I. 262 | 1826 : pentru iconomicos 
•Aliment, Cat. ms. I. 339 | 1848 : îngrijindu-se de a nu se pute cacerdisi eu chipuri 
conomicoase, Anul 1848 I. 274. — Et. οικονομικός. Le sens 2 est attesté aussi dans 
le parler grec de l’époque (cf. CGr. § 77). A remarquer que le mot iconomie économie), 
qui est attesté dès le XVIIe siècle, s’emploie également au sens péjoratif : 1781 : 
diiata lui Ionifä . . . ar fi fâcut eu économie iar nu iaste dreaptâ a lui Ionifâ, INec. 
I. 107.

iconomisi 1. «épargner, économiser, faire des économies» (Pred. I. 46), 1803: 
sä se iconomiséscà urmâtôrile cheltuelï ale tierii, Cond Yps. 319 ; 2. «gouverner, 
diriger», 1802 : toate ale sale acareturi . . . li-au läsat in purtare de grijâ a so^ii sale, 
ca sä le iconomiseascä, RL XIX. 44 | 1814 : cei ce pänä acum, eu chip de epitropie 
au iconomisit lucrurile acestei sfânt lâcaç, de acum înainte râmân dintr’aceastâ 
epitropie slobozi, Ur. VII. 67 ; 3. «arranger, disposer, prendre des mesures», 1774 : 
sä iconomisaseä ca sä se faeä domnu fárií märiea sa Grigorie vodä Ghicä ca unul 
;e dupä pracsisü ce are . . . este singurű cári sä poatä odihni inimile tuturorü, Ur.
VI. 425 I 1774 : era in grige sä iconomiséscá de a fi tiéra ín linisce, Dion. Eel. 204 | 
1822 ; am economisit, frafilor, treaba cu Turcii, a nu eälea pämäntul nostru, TVlad. 
193 I 1822 : iconomisinduse de cätre înalta infelepciune Märiei Tale potolirea ridi- 
cärei familielor sârbï, U. XIII. 319 ; 4. «ménager» («schonen» Tiktin), ex. Plugul 
de va fi sprinten, . . . iconomiseçte boii, Drägh. Ic. — Var. iconomisâ (sens 2), 1785 : 
kir Serafim §i kir Samoil . . . iconomisä §i cärmuea neaparatele cheltuelï a acelui 
ospital, Ur. I. 118, cf. economist cf. GenCant. 494, Pred. 1. c. — Dér. iconomisitor 
(cf. sens 2—3), 1777—82 : blagoslovimû pre to fi cei cu bunä vreare spre râvna binelui 
patriei (pentru cä aceastâ iconomisitoare pronie nu sä atârnâ numai la starea boere- 
ascâ, ce §i la alu doilea §i alü treilea §i alü ptrâle stare a celorü ce sä aflä in fara aceasta, 
Furnicä, Comerf 55, iconomisire (var. economisire), 1800 : Plutarh laudä desintere- 
sarea lui, trezvia lui §i economisirea cäsii lui, I. Piuariu Molnár, Ist. Univ. (v. I. 
Lupa§, Cron. Trans. 94). — Et. : οικονομώ, cf. aroum. icunumiséscu «economisesc, 
am grije» (Geagea 369).

icosâr «pièce d’argent ou d’or de 20 piastres» (DA., Tiktin). — Var. icusâr, 
icu§dr. — Dér. ic.usarâ§, ibid. — Et. : είκοσάρι, cf. aroum. icusâr (Geagea 359, Pascu, 
DEMR. IL 52), icosdre (Nie.).

iotroina «avorton, monstre», 1788 : l’aü vediutü i c t r o m ä  s a ü  p o z n â  
a f i r i ï a semêna, len. Väcär. IIO. 293. — Et. : έκτρωμα.

idióhiron «autographe», 1782 : manifestul hanului care s’a publicat §i s-a 
tipärit in Petroburg . . . iar la Obreçcov t o  i d i o h i r o n ,  a d e c ä  i n  s l o v â  
s c r i s, Dum. Vari. 417. — Et. : ίόώχειρος, -ον.
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idimon «savant, versé dans qch., connaisseur», 1790 : pentru a-’lü orêndui 
iaraçï la slujbà aicï, unde este i d i m o n  § i c u n o s c â t o r ü  l o c u l u ï ,  U. IV. 
480 I 1794 : numitulü Clucerulü . . . este idimon de aceasta, U. VI. 228 | 1810 : 
te-aï orânduit dumné-ta Ispravnic, însârcinat eu tôtâ trébâ, ca un prahticos §i idimon 
sä îmbrâtiçezi tóté trebile §i poruncile, U. IX. 288. — Et. : είδήμων.

idióma (-mata) «qualité, habitude» (DA.), *1700 : acea idiomâ avea §i eu acea 
politie se politia, Mag. Ist. V. 179 | 1712 : Intre celelalte i d i o m a t a  a d e c â  
a 1 - s a u r i ce are luna, Antim, P. 205 (cf. DA., S. v.). Rappelons encore : i d i ο
ι i z m ä ( <  ίδιοτισμός) s a u  o b i c e i u ,  len. Väcär. Gram. 102. — Et. : Ιδίωμα, 
cf. aroum. idiumä «caracter, fire» (Geagea 358, Pascu DEMR. II. 53).

idololatrie «idolâtrie» (DA.), 1710 : cu alte mägulituri si amägituri vré sä-i 
tragä la idololatrie, Cant. Hr. 252. (cf. DA. cs. v.) | fin du XVIIIe s. : N ’ar fi mijloc 
sä te priveçti ; Asemene dupä cum e§ti ; | §i idololatrie | Sä nu-(i aduci tu (ie, A. 
Väcärescu, Cardaç, AR. I. 42. L’adj. idololatru est attesté dès le XVIIe s. — Et. : 
είδωλολατρεία, cf. alb. idhullatri (Leotti).

idos 1. «sorte, manière», 1795 : dupë ce ne-amü îndestulatü curatü de pre(ul 
fie§-càruia idosü de lumânâri, U. V. 248. Pour une phrase moitié grecque, moitié 
roumaine de Dum. Vari. v. Pascu, XVIII. 1. 158 ; 2. «idole» ( =  chip de boz in pétra 
sapat sau in metal versât, Gl. 1st. 1er. 12). — Et. : είδος. Le sens 2 est-il dû à une 
confusion de είδος et de είδωλον ?

idrop «un animal fabuleux aquatique», 1777 : Pilda a unsprezece. Pentru idrop. 
Physiol. GCr. II. 110. — Et. : νδρωψ.

idrárghiros «mercure», 1792 : idrarghirosü (argintű viü), U. IV. 242. — Et. : 
υδράργυρος.

ierarhie «prélature, hiérarchie», (DA.), 1766 : Te-ai arätat pre sine-(i läudat 
întru ierarhie, Mineiul 13. Les var. modernes du type hierar(c)hie etc. sont dues à 
l’influence française. — Et. : ιεραρχία.

ierarhimónah «supérieur des moines», 1813 : ierarhimonah Grigorie dohovnic, 
Doc. Call. I. 508. — Et. : *ίεραρχιμόναχος.

ieroglifie «hiéroglyphe» (forme non enregistrée par le DA., où l’on ne trouve 
que la var. moderne ieroglifà). 1705 : vre o ascunsa Ieroglifie, Cant. 1st. 1er. 63) et 
Gl. 12). — Dér. ieroglificesc (cf. grec ιερογλυφικός) Cant. Ist. 1er. 128. — Et. : Conta
mination de ίερογλύφος (D.) et ίερογραφία (ib.).

ierosi «consacrer». Ancien terme ecclésiastique (DA.) — Et. :  ίερώ (~=1ερόω 
«καϋ·ιστώ τι ιερόν, καί)ιερά») D.).

íerósilos «sacrilège», 1820 : Ion, holteiü, ce sä porocleçte Cäproiu . . . trimis 
delà cinstita spätärie cu tacrir §i inghiin(are . . .  in vinä ierosilos, Arh. Olt. IX. 455. — 
Et. : ιερόσυλος.

ierosolimit «hiérosolymite, de Jérusalem», 1779 : precum aratä ierosolimitulö 
Timotheï, Mineiul, BH. II. 240. Et. : 'Ιεροσολυμίτης.

ifén «hyphen», trait qui unit les syllabes». HL. de len. Väcär (Gr. 102) v. 
Pascu, XVIII. 1. 118. — Et. : ύφέν, cf. aroum. ifén (Geagea 359, Pascu DEMR. 
IL 53).

ífos (-úri, -e) 1. «dignité, rang» (souvent au sens péjoratif), début du X IX e s.: 
evghenia ce are un ifos de’ndurare, Konaki P. 32 (cf. DA. s. v.) | 1863 : Ioni(ä — 
astfel se numea feciorul Banului X*** — terminând fumarea ciubucului, tuçi de 
douâ-trei ori cu ifos boieresc, Fil. Cioc. 181. En ce sens le mot est usité même de nos 
jours. 1933 : in tot cazul, lipsa de ifos ; de arogan(ä tutelarâ, a omului o are §i numele 
lui (Teodor Velescu), Teodor. Golia IL 21 | 1935 : ifose de savant, RCr. IX. 1. 33 | 
1936 : superficialitatea ifosurilor «§tiin(ifice» profesate de T. Argezi, Fät-Fr. XL 
295 ; 2. «style», 1817 : dupä acest ifos s’a fäcut cär(ile de vestirea Bäniel d-luï Vorni- 
culuï Isaac Ralet, Just. Car. 25 ; 3. «manière de chanter», 1823 : cântâri rtouâ §i 
ifos de Tarigrad, Macarie ieromon. (DA. s. v.), a cânta eu ifos (Creangâ) «cu foc,
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patetic» (ib.). — Et. : ύφος. L’expression a-§i da ifose «se donner des airs» se retrouve 
dans le grec επήρε νφος (VI.):

ighemonicesc «princier, souverain» (DA., Tiktin), 1785 : ighemonicesc. scaun, 
Ur. I. 104 cf. 1799 : ibid. 85, 1815 : Ur. I. 237, 1817 : Doc. Call. I. 538, 1823 : Ur. 
V. 56. — Var. eghimonisesc, Ur. I. 85. La forme grecque non roumanisée (ighemonicos) 
n’est attestée que chez Alecsandri Női am fost simandicoçi, Mari §i ighemonicoçi, 
T. 38. Vers 1787 ighemonicoasâ «cocoanâ serioasä §i demnà» Condeescu, Al(idalis 29. 
Le neutre de l’adj. grec., ighemonicôn, est pris substantivement au sens, de «conve
nance, magnificence» (LM. Gloss. 301, Damé). Outre les exemples cités dans DA. 
(s. V.), nous l’avons relevé dans une lettre de Gr. Alexandrescu (1851): §tii câ omul 
tràgea fireçte a mare ; în împrejurarea asta avea un ighemonicon nedescris, Lov. 
Gr. Alex. 278, cf. Ionnescu-Gion, 1st. Bue. 359. — Var. ighimonicôn (v. DA.). — 
E t.: ηγεμονικός (-óv). Le neutre est souvent substantivé, cf. τό ηγεμονικόν «τό 
εξουσιαστικόν μέρος, ή οδηγούσα δύναμις τής ψυχής» (D.).

igon «c’est-à-dire, à savoir», 1726 : sä sä §tie c’am dat dumisale jupän Hie 
Vornicul Otîliçanul zlo( vechi 300, igon trei suté, StDoc. XII. 31 | 1733 : m’au impru- 
mutat dumnealuï eu florin! nem(e§ti 1000, igon o mie, StDoc. XII. 35. — Et. : ήγονν.

igrasie «humidité» (Valachie, DA., Tiktin). Comme le mot se rapporte tou
jours à l’humidité des murs d’un bâtiment, il paraît avoir été à l’origine un terme 
de maçonnerie. Au fig. a avea igrasie pe cap «a fi prost» (DA.). — Var. egrasie. — Dér. 
igrasios, egrasios. — Et. : υγρασία, alb. igrasí (Leotti).

lier «rougeole». Ancien terme médical (DA.). Quelquefois on rencontre la 
forme roumanisée ilâr (Tiktin) ou le plur. Here (Damé). — Et. : ϊλερη (ou ιλαρά).

ilichie 1. «âge». Terme usité par les classes cultivées de l’Ancien Royaume 
(cf. DA.), 1846 : lui Pavlache, copilul care 1-am botezat §i 1-am crescut ieu, sä-i sä 
dea douä sutà galbeni împârâteçti. . . §i când s’o face mare de ilichie, atunci sä-i 
sä dea capetile §i doä suflete de (igani, Arh. Olt. V. 425. Dans la littérature du X IX e 
s. le mot n’est attesté que chez Alecsandri et Filimon (v. DA., s. v.) ; 2. «élan, fougue» 
(«moralâ sau virtute», note autographe de N. Fil.), ex. : bravo, bei mu, mâ bucur 
câ e§ti plin de ilichi, Cioc. 109. — Var. ilichi (cf. ion. ήλικίη D.) —. Et. : ηλικία 
«âge», cf. aroum. ilik'ie (Geagea, 359, Pascu DEMR. IL 53). Pour le sens 2. cf. D. : 
ηλικία «νεανικόν πάΰος, νεανική ορμή» (IV. 3248).

ilicrinie «bonne foi, loyauté», 1787 : ocîrmuirea. . .  a dovedit a lui credin(ä, 
in(elepciune çi ilicrinie, GenCant. 282. — Et. : ειλικρίνεια.

ilicrinis «franc, sincère, loyal, de bonne foi», 1807 : enhirisindu-më sfintelor 
rugäciunilor Voastre eu sinRirile aceï ilicrinisis (ï) simtiri, U. IX. 183. — Et. : 
ειλικρινής.

ilicrinós «sincèrement», 1828 : m’am socotit dator a mâ întinde eu condei, 
a§a ilicrinos, càcï arät dumitali, celui întâï boier si bâtrân a patrieï, Doc. Call. IL
71. — Et. : ειλικρινούς.

ilierinótitá «Sérénissime» (titre du voïvode), ex. scrisoarea de la a Ta Ilicrino- 
tità, GenCant. 221, cf. ibid. 241, 246 etc. — Et. : είλικρινότητα (forme vulgaire de 
είλικρινότης ).

iliostásion «solstice», 1780 : Intru aciastä lunä soarele sä aflä in zodiía Car- 
chinului §i créçte pânà la 21 de zile, care zi o numescü §i pliostasionü (!), Mineiu, 
BH. II. 260. — Et. : ήλιοστάσιον. La forme roumaine avec p- est due à une faute 
de copie qui résulte de la confusion des lettres h et n.

ilitrisesc «électriser», pour un ex. de 1791 cf. Adam. Neol. 22. — Et. : ηλεκτρίζω. 
inä (-ne) «fibre». Mot vieilli qui, selon le DA. n’est attesté que chez I. Gole- 

scu : ine dupä asemänare se zic §i a(ele de ghia(â ce se fac când începe apa a se’n- 
ghe(a. — Et. : ïva (le DA. donne à tort ίνας).

indricä «intrigue» (DA., Graur, BL. VI. 154). Terme populaire, mais peu 
répandu. — Et. : ίντριγκα (Brighenti) =- ital. intrigo ; fr. intrigue, esp. intriga, etc.
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interes «intérêt», 1780 : sä cunoa§te cä aceasta iaste §i in§äläciune pentru 
vreun interes al säu (~  άλλα και απάτη φαίνεται τό τοιοϋτον ôià ίντερέσυν [var. 
ίντερέσσον] του), Yps. 175. Ce mot s’est maintenu en roumain jusqu’à nos jours (cf. 
DA., Tiktin, etc.). — Et. : ίντερέσ[σ]ον ( =  συμφέρον, Yps. 264) =- lat. — ital. Interesse.

întiposi «imprimer, inculquer», 1741—2 : de nu vor vini giudecä(ile întiposite 
(=conçus) dupâ poronca ce-( poroncim, StDoc. VI. 242. — Et. : εντυπώνω. Pour 
l’adaptation du préfixe è v > în )  cf. CG. § 2.

iotesie «adoption», 1801 : întemeierea iotesieï asupra Ancuteï, U. VIII. 102, 
cf. 1815 : StDoc. XI. 233. — Et. : υιοθεσία.

iotetisi «adopter» (au fig.), 1807: pentru acïasta l’ a m ü  s i n e ç i t ü  §i  
ca sä zicem a§a 1 - a (m) i o t h e t i s i t ü  noao pre numitulû tâlmâcitoriü, Viehle 
Sfin(. BH. II. 517. — Et. : υίο&ετώ.

ipervolicesc «excessif, demésuré» («laude peste putintia firii, cand dicem fru- 
mos ca soarele, manios ca focul, anger pamintén» Gl. 1st. 1er. 23), 1705 : toàte 
tropurile ipervolicesci unul peste altul gramadind, Cant. 1st. 1er. 271. — Et. : 
υπερβολικός.

ipochímen (-ne: Tiktin, Zil. Ult. Cr. 94, -ni: Dion. Ecl. 205, Pontbriant, Pop, 
-uri, -ure: 1818 : Doc. Bârl. 148), 1. «sujet» («lucrul care zace supt altul, ca cum 
éste materi’a supt forma, lan’a supt vapsàla» Gl. 1st. 1er. 24) ; «sujet grammatical», 
1787 : s o g e t u l  a d i c ä  y p o c h i m e n u l  cum zic Grecii, care iaste lucrulu 
dä suppunere, len. Väcär. Gr. 58, cf. Pascu XVIII. 1. 119 ; 2. «personne, person
nage». 1705 : cine poàte macar eu minté doàe firi intr’ un yppochimen cuprinde? 
Cant, 1st. 1er. 39, cf. ib. 53 | 1774 : sä nu intre la dregàtoriile (erei nóstre fie§-care 
ipochimen, prin poruncä U I. 15 | 1776 : be(ivü ho(ü, neruçinatü, forte obrasnicù, 
§i în fine forte necinstitü ipochimenü, U. II. 304 (cf. άχρείον υποκείμενον «mauvais 
garnement» VI.) | 1798 : ipochimene cuviincióse la epitropie U. VII. 474 | 1799 : 
(Dumnezeu) arätänd pre inpärätescul nostru ipochimen a fi dintre ceï mai preslä- 
vi(ï §i iubitori de dreptate inpäraji, Ur. III. 164, cf. 1804 : U. VIII. 310, 1814 : 
Dion. Ecl. 205, 214, 1818 : Doc. Bârl. I. 148, 1823 : Zilot, Jaln. cânt. 107, 1863 : 
Fil. Cioc. 52, 1909 : Car. Nuv. II. 241. Chez Alecsandri le mot revient très souvent 
dans la bouche des personnages grecs, cf. T. 156, 179, etc. Dans une comédie de 
C. Theodorian ipochimen signifie «amoureux, amant», 1924 : ia, întreab-o pe dum- 
neaei, ea m’a pläeut pe mine? N ’a plâns? Nu zicea cä se omoarä daeâ nu §i-o lua 
ipochimenul? Par’cä n’aflam tot ! Bujor. 85. Ce sens paraît remonter au début 
du XIXe siècle : dragostea ce din început am päzit cäträ un a§a ipochimen, Beldi- 
man, Elisaveta. Cat. ms. II. 138 | bine este cineva . . .  sä gâséscâ un fel de ipochimen 
care sâ-§ï aibä dragosté sa credincïoasâ, 1st. lui Filerot eu Antusa, Cat. ms. I. 44. 
Cf. le fém. ipochimenà ( <  υποκείμενο)v]  -\- roum. -â) «maîtresse», 1814: dum. te 
plimbï eu o ipochimenâ numaî de 12 anï çi aï hotärätü ca sä câsâtoreçtï eu aceia, 
Scris. TVlad. 16, v. encore Al. T. 1062. — Var. ipochímenos, Dum. Vari. 363, cf. 
Pascu XVIII. 1. 155 ; epochimen, 1814 : Ur. XIV. 9 ; epochimuri, 1818 : Doc. 
Bârl. I. 147, poichimen, 1796 : U. V. 302. — Et. : ύποκείμενο[ν]. Au XVIIe s. on 
rencontre en roumain la forme ypochimenon, cf. 1680 : BH. I. 234.

ipocrisie «hypocrisie», 1705 : ipocrisii’a dreptatii la némul vrajitorilor foàrte 
obicinuita éste, Cant. 1st. 1er. 359. — Et. : υποκρισία, cf. aroum. ipucrisie (Geagea 
301, Pascu DEMR. II. 54).

ipoeritis «hypocrite», 1698 : se nu fii i p o c r i t i s  a d e c a  f a t i a r n i c u ,  
Cant. Gâlc. V. 224. Doublet moderne : ipocrit (< fr .). — Et. : υποκριτής, cf. aroum. 
ipucril (Geagea 361).

ipodiácon «sous-diacre» (Tiktin), 1813 : cete(, ipodiacon, diacon §i preot 
desâvârçit, Doc. Call. I. 500. — Var. ypodiacon 1742 : GCr. II. 32. — Et. : υποδιάκονος.

ipodidáscal «sous-maître, sous précepteur», 1792 : la care scolä se aflä Con
stantin dascäl slovenesc cu unü Ipo-didascal alü sëü, U. IV. 118, cf. 1793 ; U. V. 56,

magvak
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1797 : Erbic. Cron. Gr. X XX IX, 1803: Ist. §c. I. 59, 1826: Ur. I. 378 etc. Cf. 
Iorga, 1st. inv. rom. 113, 120, 145. Malgré ces nombreux témoignages le mot n’est 
enregistré dans aucun dictionnaire. — Et. : νποδιδάσκαλος.

ipodrómion «hippodrome», 1788 : ér inpëratulü într’acéstâ vreme, fiindü omu 
slobodü la mânâ, çi iubindü zidirile, a fâcut gemia cea mare delà Ypodromion în 
Çiarigradü len. Väcär. IIO. 263. — Var. roumanisée : ipodrûmu (Pontbriant). — 
Et. : Ιπποδρόμων.

ipogonátion «espèce de pochette brodée» (partie du vêtement ecclésiastique, 
Tiktin), 1762: puind asupra capuluï domnuluï çi i p o g o n á t i o n ,  c e  s e  
s e  c h i a m â  n e b e d e r n i ( à ,  Gheorgh. Log. 300. — Et. : έπιγονάτιον (Duc.), 
alb. epigondtë (Leotti).

ip o lip s is  (fém., v. Tiktin, mais plus souvent masc.), 1. «estime, considération». 
Usité surtout dans quelques expressions toutes faites, a) (om) eu ipolipsis1, 1787 : 
a fost om bogát çi eu mare ipolipsis, GenCant. 364 | 1791 : unü boerü practicosü, 
pâmênténü çi eu ipolipsis câtre Domnia mea, U. IV. 453 | 1794 : aü alesü din 
negutâtoriî politieï barbatï eu ipolipsis, U. V. 60 | 1795 : boerü . . . practicosü çi eu 
bunü ipolipsisü, U. VI. 302 | 1807 : om eu bunü ipolipsisü, Aman 24; b) a fi (aseafla) 
eu ipolipsis (la cineva), 1780 : care va fi eu buna ipolipsis iaste primit (~ εύυ- 
%όλ>ιπτος), Yps. 206, cf. ibid. 198 | 1814 : aflându-se la impëratulü eu mare ipolipsis, 
Dian. Ecl. 189 ; c) a avea ipolipsis (la cineva sau la ceva), 1787 : el avea ipolipsis 
incä din via(.a tatä-säu, GenCant. 96 | 1788 : avea mare ypolipsis vezirulü, 1er. 
Väcär. IIO. 271 | 1826 : a avea epolipsisu la anaforalele çi arätärile, StDoc. XXI. 
50 I *1860 : în ochii mei numai omul eu mérité çi eu iskiuzarliî la treabâ are ipolipsis, 
Al. T. 883. Vers le milieu du XIXe siècle on constate déjà une hésitation entre 
stimâ et ipolipsis. 1852 : având bunä stimä (ipolipsis), Ur. II. 191 ; d) a avea pe 
cineva la ipolipsis1 2, av. 1795 : avea Irnpärä^iea la ipolipsâ pe Iordachi Caragïa, 
pentru câ era ínvá^at, En. Kog. 250 | 1780 : marele Ilié, pre care çi ceï din légé- 
véchie la mare ypolipsisü 1-aü avutü, Mineiu, BH. II. 263 | 1814 : s’aü bucurat 
câ’lü are impëratulü la ipolipsis, Dion. Ecl. 188 ; e) a avea ipolipsis pe cineva, 1787 : 
Grigorie Voevod avea în deosebi ipolipsis bun pe Mihaiu Vistierul, GenCant. 157 ; 
f) a avea ipolipsis asupra cuiva, 1796 : Alexandru Gerache, carele este cercatü in 
slujbele Domniei Mele de vrednicü, practicosü çi inteleptü, asupra cäruis avêndü 
Domnia Mea totü ipolipsisulü bunü, U. VI. 311 ; g) a se lua la mare ipolipsis, 1797 : 
s - a u  l u a t  l a  i p o l i p s i s  în lo c d e  s - a u  l u a t  l a  m a r e  c i n s t e  sau 
tare înnainte, Radu Tempea, BH. II. 396 (pour le rapport des mots ipolipsis et 
cinste cf. 1804: c i n s t e a  çi  i p o l i p s i s  unei case boereseï, U. VIII. 463, 
1822 : din neslävit çi färä i p o l i p s i s  1-a ridicat in slavâ çi c i n s t e  TVlad. 69) ; 
h) a-fi pierde ipolipsisul, 1824 : vaï de negutätorul care îç pierde ipolipsisul, loan 
Pandeli, Iorga, Contrib. 242 ; 2. «confiance», a) a avea ipolipsis la cineva, 1788 : 
fiindü-cä avea ypolipsis la mine, len. Väcär. IIO. 295 ; b) a da ipolipsis la cineva 
«inspirer confiance» («ich flösse Jdm. Vertrauen ein», Tiktin), 1788 : a datü multü 
ipolipsis la opsee, len. Väcär. o. c. 255 ; c) a hrâni ipolipsis asupra cuiva, 1788 : 
Spätarul Pârvu, care çi hränia dragoste asuprâ-mi çi ypolipsis d’inceput, len. Väcär.
o. c. 280 ; d) a pâzi bun ipolipsis, 1795 : sä întârescï acea câtre mine bunü ipolipsisü, 
ce pâzesce Impëràtia mea, U. V. 293. — Var. ipólips GenCant. 154, Al. T. 926, 
ipolipsâ (cf. CGr. § 54) v. plus haut, epólipsis, 1826 : StDoc. XXI. 50 (cf. epôliptos, 
1808 : un boer pâmêntén bëtrân evghenit çi epoliptos, U. IX. 202, cf. υπολήπτομαι 
«estimer, considérer»). — Et. : νπόληηης, cf. aroum. ipôlipsi (Nie.), ipôlipse (Geagea 
360, Pascu DEMR. II. 54), alb. puVipse, opol'ipse «courtoisie» (Meyer).

ipopsie «soupçon, ombrage» (Damé), 1705 : cáré lucru din toáta ipopsïi’a

1 Cf. gr. m. [αν&ρωπος] μεγάλης ύπολήψεως, «de grande considération» VI.
2 Çf. gr. m. εχω nvà εις ύπόληψιν «estimer qqun». VI,
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péscelui il scoate, Cant. Ist. 1er. 33 | m. d. : (Vulturul) cu singur Corbul impreu- 
nandu-se, cat mai mult va puté, lucrurile sa améstece si ipopsïi’a Corbului asupr’a 
Soimului mai vêrtos sa adàoge, ibid. 330 | 1782 : mai múlt sínt tari cu ipolipsis 
§i cu ipopsia decât cu puterea armelor, Dum. Vari. 363, cf. Pascu XVIII. 1. 156 | 1788 : 
mirându-ne de o mare tâcere ce vedemü din partea d-vösträ, care totű felulü de 
ipopsie ne pricinuesce, U. III. 175 | 1794 : unde va fi ipopsie de gazde ( =  receleur), 
U. VI. 548 I 1798 : cei cu ipopsie de molipsealâ, U. VII. 547 | *1821 : gazeturile 
de 2 säptämäni n’aü venit, §i de aceia sä dä ipopsie (cf. δίδω υποψίαν «donner du 
soupçon» VI.) cä aü pä(itü Muscali §i Nem(i cevaçï, Scris. TVlad. 38 | 1822 : ori 
in ce vreme va fi vre-o ipopsie asupra lui, U. IX. 577. — Dér. ipopsit, 1798 : de 
a nu fi amestecatï cei molipsitï cu cei ipopsi(ï, U. VII. 221 (synonime : ceicu 
ipopsie, ibid.). — Et. : υποψία, cf. aroum. ipàpsie, ipupsie (Geagea 360, Pascu DEMR. 
II. 54).

ipopt «soupçonneux, méfiant» (Pontbriant, LM. Gloss. 323). — Et. : ύποπτος, 
cf. aroum. ipaptu, ipoptu (Geagea 360).

ipopsifiu «candidat à l’episcopat» (Tiktin). — Var. ipopsifios, 1787 : alaïul ce 
s’au orânduit la eçirea din mitropolie a P. S. pârinteluï ipopsifios al S-teï Mitropolii, 
U. III. 520. — Dér. ipopsifiare (Tiktin), cf. U. III. 519, iposifiator, U. I. 234. — 
Et. : υποψήφιος.

ipostás (-se, -suri) «suppôt, personne». Terme de théologie (Tiktin, Damé), 
1796 : prea înaltà Fire, ceea ce nedespâr(itü se desparte dupa ipostasurï, U. VII. 
262 I 1848 : fa, Doamne, ca §i noï sä fim una prin dragoste, unire §i frä(ie, precum 
§i tu unul e§ti în ipostas, deçi e§ti in trei fe(e, Anul 1848 II. 11. Escï una in trei 
ipostasurï «tu es un en trois hypostases», Damé. Au fig. «eine der verschiedenen 
Gestalten, die ein Wesen annimmt : Zilele babéi. In nenumärate ipostase se schimbä 
vremea in acelaçï ceas, Näd. Nuv. II. 233, Tiktin, 1. c. — Var. ipostase (au sing. !) 
Pontbriant, ipostasis („Selbftönbigieit" (!) Pred. II. 567). — Et. : ύπόστασις.

ipostát «identique en nature» (despre svânta Treime) (Pontbriant). — Et. : 
υποστάτης.

ipostatic (-cà, -ce) «terre, propriété, domaine», 1788 : tóté numitele acare- 
turi . . .  sä le metahirisimû dupâ a nóstra bunä-vointä ; . . . tóté aceste lucrurï ca 
nisce bune ipostatice ale Domniei mele, U. III. 172 | 1797 : aceste acareturi fiindü 
drepte ipostatica ale Hagiului, U. VII. 40. — Et. : υποστατικόν.

ipostisi «pointiller ; commenter», 1793: sä ne ipostisi(ï cuvêntulü cu pliroforie 
in scrisű, U. V. 48. — Et. : υποστίζω.

ipotactis (accent?) «frère servant», 1778 : pentru acésta se cade sä se pede- 
pseascä nu numai fugariulü, ca unü ipotactis, U. I. 54. — Et. : υποτακτικός.

ipotesiár (-i) «partie en cause, partie plaidante», 1816 : o pravilà cuprin- 
zàtoare desâvârçit de toate pricinile câte privesc la chinonia norodului, ca nici jude- 
cätorii sä nu cerce discolii la hotârârile ce au a face, nici ipotesiarii sä nu cerce 
näpästuiri la dreptul lor, Cod. Carageà, cité p. Peretz II. 2. 473. — Et. : *ι5πονεσιάρης.

ipótesis 1. «affaire», 1835 : înnalta Stäpänire asemenea împrejurârï le are 
alcâtuite pentru §tiin(a publicului si a celoru intämplätori ipotesisuri, Aman 152 ; 
2. «hypothèse» (Pred. I. 38), 1791 : ipotesis, Adam. Neol. 22 | 1812 : Hristianus 
Engel . . . puné ipotis ca dupä räsboiul lui Traian sä fi mai rämas in Dacia unii 
bärba(i daci vii, Petru Maior, cit. Lupaç, Cr. Trans. I. 125. — Var. ipotis, v. plus 
haut. — Et. : ύπόθεσις, cf. aroum. ipó&ise, ipó&esi «affaire» (Geagea 360).

ipotetic (accent?) «hypothétique», 1705 : cotra acésté o aporie ypothetica 
dicênd, Cant. Ist. 1er. 34. — Et. : υποθετικός.

ipotinûsà «hypoténuse». Pour un ex. de 1791 cf. Adam. Neol. 22.—Et.: υποτείνουσα. 
ipotipós (-uri) «représentation (dessein, etc.)» («die Darstellung, anschauliche 

Vorstellung, Versinnlichung», Petri, I. 134). Était-ce un mot réellement usité? — 
Et. : ύποτύπωσις.



ipóvolon «ce que la femme reçoit outre sa dot de la fortune de son mari qui est 
mort» (cf. Cod. Cal. ) 1679, Tiktin, Cihac II 667). — Et. : ύπόβολον (Du Cange).

ipparh «chef des cavaliers», 1773 : cäträ Ipparhul s’aü íntors tóti ochiï, GCr. 
II. 90. — Et. : grec ancien ίππαρχος. (D.).

ipsilôtate «Monseigneur» ! On rencontre ce vocatif grec chez Odobescu, dans 
un passage où l’auteur veut reproduire le langage de conversation de l’Epoque Phana- 
riote : Ipsilôtate, räspunse bánul, putine voi §ti a spune eu, II. 97 | ce cugetati despre 
aceasta, Ipsilôtate çi domniile voastre, II. 98. — Et. : Υψηλότατε (superl. voc. de 
υψηλός «haut, grand»), ex. Υψηλότατε και εύγενέστατε ημών Αύύέντα, Hurm. XIV.
3. 341.

ipsomà «pain bénit» (Pontbriant, Cihac II. 667). — Et. : ύψωμα «(chanteau de) 
pain bénit» VI., cf. aroum. ipsumâ «partea de la prescurâ care este stampilatä, agnet» 
(Geagea 361).

ipsos «plâtre» (Tiktin). Usuel jusqu’à nos jours. — Dér. ipsosi (ibid., cf. γυψώνω). 
— Et. : γύψος, cf. aroum. ipsu (ϋψον, Beza, Athos 28).

iritic (accent?) «hérétique», 1787 : ïarâ neunitil nicï iriticï a fi, nici shismaticï . . . 
a nu se putea aevea zice, se aratä, Poslanie, BH. II. 317. — Et. : αιρετικός.

iroas «héros» (cf. Gl. 1st. 1er. 12). 1705 : armele si faptele Iroilor, Cant. 1st. 1er. 
70. — Var. iros, 1793 : BH. II. 352. — Et. : ήρωας. Le sing. irou (pl. írói) peut être 
d’origine slave (v. Tiktin).

iroeleghiu «distique composé d’un hexamètre et d’un pentamètre» cf. Ien. 
Vàcâr. Gr. 141, Pascu XVIII. 1.119. — Et. : ήρωελεγεϊον. (D.).

iroicesc «héroïque», 1710 : le vom càuta firé, inima si cé iroicéscâ vitejie, Cant. 
Hr. 14 I 1821 : eu iroiceascä bärbä^ie, Doc. Call. II. 61. — Et. : ηρωικός.

iroizmós «héroïsme». 1812 : cea întàiu (c. à. d. le premier livre) cuprinde în 
sane foarte interesante pilde pentru nïamul romänesc, zugràvind iroizmosul §i patri- 
otismul cel färä de asämänare a strâmoçilor lui Romani, Beldiman, Moartea lui Avel, 
Cat. ms. II. 279, cf. 1821 : StD. XXI. 359. — Et. : ηρωισμός.

ishirocardie «cruauté, dureté de coeur», 1821 : §i înü loculü sfinteï cru tari §i 
a înnaltuluï sfàrçit, protivnice çi groaznice cugetàrï eu necontenirï m’au întîinpinat 
dändu-mä pradä ishirocardii vrajmaçilor miéi, StD. XXL 364. — Et.: ισχυροκαρδία.

isiliie «tranquillité, repos» (Damé, Çâineanu Diet- Un.), 1713 : mare isihie sä 
aflä in ceastà data la Poartä, Iorga, Scris. Brânc. 4 | 1790 : in vremea judecâteï nu 
numai înçï-ve sä sta^i eu sevasü ce se cuvine §i cu luare aminte la isihie, ci äncä sä fiti 
eu priveghere §i asupra celorü ce se judecä, U. III. 958 | 1798 : Cel-l-alt vrênd isihie | 
Nici nu aude, nici nu stie, U. VII. 557 | 1821 : (la Tarigrad) este isihie §i piiata s’au 
deschis, StDoc. VIII. 143. Comme mot populaire, il est attesté non seulement dans 
§àineanu («stand la sfat in isichie» 1. c.) mais aussi dans Caragiale : am venit sä 
m’açez aici, în Valahia, la Bucureçti, sä mä bucur în isihie de rodul îndelungatei mele 
trude, Car. Nuv. IL 222. — Et. : ησυχία, cf. aroum. isihie (Geagea 362).

islamismós «islamisme», 1792 : deçà vre-unù creçtinû se va sfinti cu sfântulù 
islamismosù, U. IV. 425. — Et. : ισλαμισμός.

ison «accord parfait, accompagnement» (Tiktin, Damé). Ce mot est usité 
surtout dans l ’expression a \ineà isonul 1. «faire la basse» (cf. grec κρατώ το ίσον, VI.), 
ex sä tie isonul cäntäretilor din stranä, Ghicä, Ser. 76 ; 2. «seconder», ex dupä fiecare 
lectie, ïa istorisea fratelui sau cite de caraghios matematicul . . . CoanaSofita, maicàsa, 
il tinea isonul, ducând irónia feteï pânâ la trivialitate, Zamf. Ln. 80. Comme terme 
grammatical, ison désigne l’union d’un esprit doux avec un accent aigu (1823 : ison 
sau psili cu oxie, nururea la început pe glasnicä, BS. 409). — Var. is (Cihac IL 667). — 
Et. : ίσον «la basse, le ton» (P.), cf. aroum. isos «égal» (Pascu DEMR. IL 54), alb. iso 
«melódia» (Leotti).

istericô(u) «crise de nerfs» (Pontbriant, LM. Gloss. 327), 1863 : bietul Càrâbu§ 
ininàrmuri de fricä ; iar cocoanii îi veni ysterico, Fil. Cioc 184. Aujourd’hui le mot
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n’est usité qu’au pluriel : istericâle qui est attesté dès le XVIIIe siècle (cf. Pred. II. 
161, pour un exemple dans M. Millo v. Ortiz, Cult. it. 220). — Phras. êi a venitu 
istericou «elle a des vapeurs, elle fait des grimaces» (Pontbriant), a apucat-o nisce 
istericâle «elle a été prise par une crise de nerfs» (Damé). — Var. istericón (LM. Gloss.,
I. c.), estericále, 1832 : Gorovei, Botolani 26. Pour la forme et le sens cf. nevricdle. — 
Dér. istericar «hystérique» (M. Millo, cf. Ortiz, Cult, it., l.c.) — Et. : ύστερικό(ν), 
υστερικά (τά).

istericós «hystérique» (Tiktin). — Et. : υστερικός.
is te r is î  «priver», 1768 ( Tiktin) : pentru ca dupä vreme sä nu se estiriseascâ 

sfînta episcopie de acel loc, Melh. CH. 302 | 1775 : nimine nu poate . . .  de a patrie! 
nöstre dreptate sä ne isterisascä, Ur. VI. 425 | 1775 : au fâcut strâmbâtate celui 
adivärat clironom isterisindul de averile pârinteçti, INec. IV. 184 | 1785 : nie! pe 
stàpânii moçiilor nu voimû a-ï isterisî de cele drepte ale moçieî, U. I. 428 | 1790 : 
Inaltulű Printipü nu voesce acésta a te pägubi, seö a te isterisî de veniturile, U. III. 
419 I 1815 : a ne isterisî de hrana munceï agoniseleï caselor nóstre, U. X. 674 | 1820 : 
acel ce eu sila s’au scos din stäpänire locului säu are dreptate sä cei nu numai rodurile, 
ce . . . orice interes . . . (ce) i se socoteçte din zioa din care altul l’au isterisit de li- 
niçtita stäpänire sa, Doc. Bârl. II. 239 ; a se isterisî «se priver, être privé, manquer». 
1775 : pe urmà ne-amü isterisitü §i ne-amü înstrâinatü de avéré, de moçiï §i de dobitó- 
cele nóstre, U. II. 217 | 1805 : din päcatele noastre ne-amü isterisitù de acel târgü, 
Durez 161 | 1835 : eu më isterisesc de a lor venit, Ur. XIX. 258. — Var. isteresi, 1820 : 
U. XII. 427, istirisi, 1800 : GCr. II. 183, isterisâ, 1820: Doc. Bârl. II. 232, isteri, Milo, 
Tanov. 17, estirisi, v. plus haut, esterisi, 1786 : Arh. Bas. VI. 308. — Dér. isterisit, -à 
«privé, dépourvu» 1766 : oraçul acesta intru sine, nu are apä ca sä fie din- 
destul pentru indestularea norodului, §i fiind pär la atâta de isterisit oraçul nostru 
de indestularea apii, Ghib. Sur. Izv. IX. 260 | 1792 : iarâ noï ne aflämü isterisit! çi 
tragemü mare necazü, U. IV. 369 | * 1800 : sínt ränitä De dragoste istirisätä, GCr.
II. 183 I 1803 : atâ(!a copii neprocopsitï, isterisit! de învëtâtura carte!, U. VIII. 
435 I 1813 : fiind-cä cà nu ràmâe isterisitï de impärtä§irea, ce li se cuvine de a avé din 
periusia pärinteascä, U. X. 585 | 1824 : aflându-ni ticâloçii isterisitï de dreptul nostru 
ci avem, Doc. Bârl. II. 247. — Et. : υστερώ. La variante estirisi peut remonter à l’aor. 
εστέρησα (στερώ).

isterisie (accent?) «privation», 1792 : acestü delà noi sfintitü . . . scaunü se aflâ 
in isterisie, U. IV. 434. — Var. isterisis, 1794 : s’aü imputinatü pädurile, in câtu eu 
putinä vreme §i chiar pentru podurile politiiloru si alte trebuincióse cherestele va fi 
mare isterisis, U. VI. 374. — Et. : ύστέρησις (στέρησις)

ithicà «morale», 1705 : unii in ce . . . ithica . . . mai vestiti au esit, Cant. 1st. 1er. 
64 I 1821 : acéste douä (ár! §i teméinice ithicà . . . le-aü càlcat, Mitr. 114. — Var. 
itichi, 1791 : Adam. Néol. 22. — Et. : ή&ικά(τά) «πραγματεία περί ηβικής·» (D.).

ithicesc «éthique», cf. Cant. 1st. 1er. 335, 1821 : Cat. ms. I. 94. — Et. : ηβικός -f 
roum. -esc. (cf. CGr. § 44).

ithichi «éthique» (subst.), après 1868 : eçti un adiafor färä ithichi, Al. T. 883. — 
Var. ithicà, Zilot, Ult. Cr. 2. — Et. : ή&ική. La phrase roumaine que nous venons de 
citer, est comparable à celle-ci en néo-grec : αυτός ό άνθρωπος δεν εχει καμιά ήϋική 
(D., s. v.).

L
lachérdà (-de) «thon (Thymus vulg.)» (Tiktin, Pred. IL 81), 1792 : sardelele, 

scrumbiile, lacherda, de unü buriü U. IV. 239.— Et. : λακέρδα (< la t .  lacerta, Meyer, 
Neugr. St. III. 37, Cih. IL 608), cf. aroum. lâkérôà, lâkérôi (Nie).

láfire (pas de sing.) «butin», 1794 : oçtile . . . intorcêndu-se eu isbânda, între 
alte lafire ce s’au luatü de acolo, s’aü, §i o mânâ de sfinte moçte, U. VU. 32. — Et. . 
λάφνρον (pl. τά λάφυρα).



lagarisi «épurer, clarifier, purifier» (Cihac I I .  668). — Et. : λαγαρίζω. 
lâhuzie «couches, temps des couches» (Tiktin). — Et. : λεχουσία (ou bien un 

dérivé de lehùzâ, làùzà, attesté dès le XVIIe s.).
láringa «larynx, gosier, gorge», 1705 : puiul intreg a inghiti m’am nevoit, ce . . . 

in laringa mi s’au oprit, Cant. 1st. 1er. 160 (cf. Samarian 2a4). — Et. : λάρυγξ, λάρυγγας 
«larynx ; [κοιν.] gosier» (VI.).

làmbâ «lampe» (généralement répandu en Olténie, cf. Ciauçanu, Vâlcea, Ga- 
millsch. Oit. MA. 74, Tit. 89). — Et. : λάμπα (Maidhof, XVIII), cf. aroum. Iámba, alb. 
lümbë (Pascu DEMR. II. 56).

lavirint «labyrinthe» (temnitia supt un munte in ostrovul Critului sapâta, eu 
acel’a mestersiug, ca ori pre cine slobod intr’insa sa nu mai poáta esi, Gl. 1st. 1er. 
13), 705 : eu dins’a lavirinthul a deschide se và invrednici, Cant. 1st. 1er. 119, cf. ib.
205, 295, etc. — Et. : λαβύρινθος.

lavráchi «bar, loup de mer, loubine (Morone labrax)» (DEnc. 700). — Et. : 
λάβραξ, λαβράκι.

lechè «tache, souillure», 1821 : pänä unde se póte socoti întinderea acestel 
lä(ätoare lechè, Urechiâ, Doc. 2 — Et. : λεκές.

left (-úri) 1. «petite pièce de monnaie d’or et d’argent» ; 2. «médaille» (Tiktin, 
• Damé). Ce mot a désigné d’abord les pièces de monnaie dont on faisait des colliers, et 
puis d’autres médailles ou médaillons. 1787 : Doamneï Casandreï ï-a däruit left eu al 
sáu portrét, GenCant. 255. — Et. : λεπτόν, λεφτόν.

léfter 1. «libre, délivré, débarassé» (Damé) ; 2. «désargenté, léger d’argent, 
décavé» (Tiktin, Damé ND.). 1935 : D-l Marinescu-i letter, sau cum zic bucureçtenii, 
tinichea-tinichea clasicä ! RCr. IX. 1. 52. — Phras. A fi lefter de parole «être sans le 
sou» (Damé II. 267), a làsà lefter «laisser qn. sans le sou» (DEnc. 702). — Dér. a lef- 
teri(-si) l .= a  làsà lefter ; 2. (réfl.) «être décavé» (DEnc. 1. c. Damé, 1. c.), lefterisit 
«décavé» (Damé ND.). — Et.: ελεύθερος, cf. aroum. eléfθeru, eléfbir, léftir «libre», 
alb. léfter, eléfthero (Geagea 345). Le sens 2 dérive probablement des acceptions 
telles que «exempt de, franc de» (ελεύθερος φόρου «exempt d’impôt», Hép.).1

lefterie (var. liftirie) n’est usité que dans l’expression a-§i mânea lefteria («a-çi 
pierde cinstea, terecerea, crezarea» DEnc.). Il semble s’agir d’un moldovénisme (cf. 
Tiktin). Nous en avons relevé un exemple dans un document de 1848 : vedem dar 
lämurit cä Rusia n’are nicî un drit de amestec în Prin(ipaturile Dunâreï ; ea în Prini(- 
paturi §i-a mâneat lifteria §i nu mai are credit, Anul 1848. IV. 341. — Et. : έλειτθερία 
cf. aroum. lefterie, liftirie «liberté» (Nie.) alb. lefterí. M. Tagliavini a proposé, sous 
toutes réserves, d’y voir le nom d’un certain philosophe Eleuthère dont il est que
stion dans le livre populaire «Invà(âtura pentru celi 12 Vineri mari ce sânt preste 
an». Pour les détails sémantiques de cette explication cf. Arch. Rom. XII, 223. Le 
DEnc, sans faire état de cette nouvelle hypothèse, adopte celle de Tiktin.

leinarghie «gourmandise, gloutonnerie» (Gl. 1st. 1er. 14), 1705 : dup’o izbenda 
voii, izbend’a limárgiii pururé urmáza, Cant. Ist. 1er. 184. — Var. limarghie. — Et. : 
λαιμαργία, cf. aroum. lémaryu, Vémargu (Geagea 367), faiVnâryie (Nie.)

lémbic (limbic) «alambic», 1705 : izvoárele Nilului, prin grosimé adatié munti 
trecênd si ataté pietri strimpte petrundind materii’a cé groása, amára si s’arâta, ca 
printr’un limbic se lamuresce, Cant. 1st. 1er. 140. — Et. : λάμβικος.

lexieón (-cà) «dictionnaire», 1804 : am poruncit ca atât Ioni(â, cât §i Chiri(â 
jäluitorul sä tâlmâcéscâ acele scrisorï slovene§ti. A cärora tâlmâciri eu tote cä Ioni(ä 
s’a muncit eu Lexica în multe ciasurï, dar nimic n’a putut catortosi, U. VIII. 441. — 
Var. lipsihón, après 1797 : acest lipsihon sâ-s çtie cä aü fost a dascalului Erei Lupaçcu

1 II faut rattacher à ce radical aussi le verbe liftiri «tromper, induire en erreur», 
qui manque dans les dictionnaires, mais qu’on vient de relever dans la langue des 
mahala, cf. B IFR. IV. 116. Pour le sens cf. lefterie.
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Protopopü (note dans un exemplaire du Dictionnaire Slavo-roumain de 1740), Cat. 
ms. II. 12. — Et. : λεξικόν, cf. aroum. lexicó (Pascu DEMR. II. 57).

Iéxis «mot», 1779 : iarâ fecioara aü socotitû cä acelu lexisü ,fecioarâ’ trebue a 
sä tälmäci ‘o tänärä ascunsä de bärbatulü säu’ Mineiul, BH. II. 238 | 1787 : zicerea 
sau termenul care sä numeçte dä Greci lexis, len. Väcär. Gr. 16 (cf. lé.re ibid. 147). — 
Phras. din lexis in lexis «mot à mot», ex 1803 : tälmäcind cuvintele nu din lecsis în 
lecsis, dupâ vechiul obiceiü, ce dupâ noïmâ, Ur. III. 17. — Et. : λέξις.

lin (-uri) 1. «cuve dans laquelle on foule le raisin» ; 2. «pressoir» ; 3. «vase dans 
lequel on met cuver les prunes dont on fait de l’eau-de-vie» (Tiktin, Damé). — Et. : 
ληνός. Pour la chute de la terminaison -ος cf. § 53.

lipon «par conséquent, ainsi, eh bien», 1821 : lipon (apói) sä s(ii bine cä scaun 
de stâpânire nu veï mai avè, Mitr. 122. Mot fréquent chez Alecs , cf. T. 176, 188. — 
Et. : λοιπόν.

lipsis «(poste en) vacance» (cf. lipsà «manque»), 1830 : ïar când . . .  sä va 
cunoa§te (c. à. d. le nouveau médecin de la ville de Craiova) nedestoinic sau cä nu 
are silin(a ce sä cuvine la datoria unui dohtor. . .  atuncï sä fie lipsis, râmâind a îngriji 
Divanul iarâçi pentru alt dohtor folositor al oraçului, Arh. Olt. IX. 203. — Et. : 
λείψις «manque, défaut» (cf. Cih. II. 670).

litrosi 1. (trans.) «sauver, linérer» (Tiktin, Pontbriant, Pop), 1710 : D-zeu sâ-ï 
trimi(â ajutoriü carele sä-ί litroseascâ . . .  de supt focul §i sabia Tätarilor, GCr. I. 364 ;
2. (réfl.) «se sauver, se libérer» (Damé) ; 3. «détruire, anéantir» («a präpädi, a nimici, 
a distruge» (DEnc.). — Dér. litrosire «délivrance, rachat» (Pontbriant 1. c.), lilrosii 
(1. c.), 1786 : pentru cä nicï acum nu este litrositü §i vindecatu, U. III. 509, litor 
«fugitif, libre» (Cihac II. 670). — Et. : λντρώ, λυτρώνω.

locánda (-de) «hôtellerie» (Tiktin). — Var. locdntâ (Damé). — Et. : λοκάντα 
(-= ital. locanda).

lóghios «savant», *1850 : nu am räspuns bine, precum m’au întrebat acest 
loghios? Stamati 309 (cf. ibid. 313). Le superlatif loghiôtat est attesté chez Alecsandri 
(Tiktin), et le vocatif loghiotate chez C. Negruzzi et Stamati : Vezi, loghiotate, cä 
am învâ(at a ceti färä lesniciosul metod al abecedarului d-tale C. Negr. 10 | te rog 
sâ-mi spuï, loghiotate, care evghenis ca mine mai înva(â istoria Moldoveï, de când 
avem domnï de Tarigrad? Stamati 312. Au pluriel on disait logkiota(i, cf. 1856 : 
Russo, ap. Aricescu, Acte 1. — Et. : λόγιος, λογιότατος.

logotrivi «discussion», 1782 : Dum. Vari. 437 (cf. Pascu XVIII. 1. 156). — 
Et. : λογοτριβή.

lógos (-se, -suri) «discours», 1814 : au fâcut dascalul domnesc l o g o s  a d e c â  
c u V î n t, Dion. Ecl. 167. Le mot s’employait encore vers la fin du XIXe siècle 
au sens ironique (Tiktin, Damé, Pop. 261, Pascu, Rev. Crit. X. 125, cf. Obed. 97 : 
eatä pasagiul unde Grecii (in cel d’întâiü logos la acest sfat (il s’y agit d’une tra
gédie de Strâmbeanu)). — Dér. logorosi «causer» (Ciauçanu, Vâlcea). — Et. : λόγος-, 
logorosi paraît être en relation avec λογαριάζω «compter, calculer» (VI.). 

lóhii (pas de sing.) «lochies» (Tiktin). — Et. : λόχια (τά). 
luláchiu «indigo» (Damé, Cihac IL 671). Début du XVIIIe s. : de chialbâçte : 

sä pui lulachtu (sic ! mais cf. Index 424) un dram §i sä-ί pisezi bine, çi sä-ί fierbi 
ín unt, çi sä-ί ungi la cap, cä sä va vindeca, Samarian 190. — Phras. a face lulachiü 
«gâcher une affaire, ne pas réussir» (Damé, §äin. IL 237). — Var. lolachiu, 1824. 
Furnicä, Doc. 295, LM. Gloss. 354. — Et. : λουλάκι, cf. aroum. luldkiu (Nie.).

lulùdi(e) «fleur». Terme de caresse dans les pièces d’Alecsandri, ex. : te mâri(i 
çi d-ta, luludi? T. 1048. — Et. : λουλούδι, cf. aroum. luluôâ, luludà (Geagea 370).
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Μ
macrà (-le) «syllabe longue», 1784 : în ce chip este fäcutä carte lui Omir, 

riiul lui Ermis, adicä : o macra §i douá vrahie fac un dactilos, doo macrale alâture 
lac un spondios, Cat. ms. II. 77. — Et. : μακρά (de μακρύς.)

macrovioticä (accent?) «macrobiotique», 1850 : macroviotica saü methodul 
Je a lungi viia(a omniascà (sic !), Cat. ms. II. 88. — Et. : μακροβιωτική.

magazie 1. «magazin, dépôt» ; 2. «boutique» (Tiktin, Säin. II. 241). — Var. 
mägäzie, Pann PV. II. 67. — Et. : μαγαζί, alb. magazí (Leotti).

malafrântà «maladie vénérienne» (Damé, Cih. II. 672). — Et. : μαλαφράντζα (P.), 
ιχαλα-φράντσα (Hép.), (cf. alb. mollofrenxë, Leotti). Le mot grec est emprunté non 
pas de mal francese, mais de vén. mal de Franza. Cf. encore Triand. Lehn. 133, 
aombocz—Melich, EtSz. IL 474, Tagliavini, Divag. sem. rum. IL 501.

mámo§ (-i) «accoucheur» (Tiktin). — Var. mamos, mam ib. — Et. : μάμμος. 
Le changement de s en § s’est opéré sous l’influence de mo§ ’vieillard’, moa§â ’sage- 
’emme’ (Pascu, RCr. X. 125), mais cf. aussi alb. mamósh «ostetrico, ginecologo» 
(Leotti).

mangosit (-(i) «maladroit, propre à rien». Terme familier et populaire (Tiktin, 
t)amé). — Et. : ? μάγκα[ς] «polisson, gamin», μαγκεύω «agir en gamin, gaminer, 
oolissonner, vagabonder» (VI.). M. Graur pense à μαγκώνω ~ μαγγώνω «presser, serrer» 
BL. IV. 99—100), mais le sens de ce verbe paraît trop éloigné.1 2

maranatà «formule d’imprécation» («o impreca(iune pentru ho(ii de câr(i 
bisericeçti» DR. VI. 547), 1717 : iar de méç câlca juràmântul mieu acesta, sä fiu 
maran Atlie §i làcuitoriu eu spurcatul Iuda, Doc. Schei I. 53. — Var. aramaftà, 
:f. Grämadä N. Aramafta, Codrul Cosm. IV—V. 309—10. — Et. : μαρανα&ά, Du 
Lange I. 877. (cf. Du Cange lat. V. 258). Le terme (primitivement μαράν άϋ·ά) est 
l ’origine syrienne et veut dire «le Seigneur est venu» (cf. Corinth. I. 16, 22).

martiricô «attestation, certificat», 1822 : ne-aü arätat Smaranda eu altâ 
ideverin(à martiricô a arhiereuluï Sermiu i a lui Teofil Gherasim martor, U. XIII. 
357. — Var. martiricon, 1839 : Doc. Mano 472. — Et. : μαρτυρικόν.

masalà «torche» (Tiktin). — Phras. dâ masalaoa pe un popone\ «(litt.) il donne 
une torche pour une lavette ; donner son cheval borgne pour un cheval aveugle» 
(Damé). — Et. : μασαλάς ( <  turc maèala. «Forma româneascâ derivâ i n d i r e c t  
lin turceçte, cum aratà sibilanta în locul palatalei» §äin. IL 250).

mascaroanà (-ne) «masque» (Tiktin, Çàin. IL 251), 1715 : cäciule fàcute în 
îhip de mascaroane, Arh. R. IL 14 | cel mai mare al lor era . . .  eu mascaroanà 
imbràcat, ibid. 15. — Et. : cf. μασκαράς «homme masqué», μασκαρώνομαι «se masquer, 
se déguiser» (VI.) <  ital. mascherone.

masticà (-ce) 1. «mastic (de lentisque)» ; 2. «eau-de-vie parfumée avec la 
résine du lentisque» (Tiktin, Damé), *1820 : mestecând odinioarâ Nastratin Hogea 
mastic care Românii de ob§te sâcaz bun sau dulce-i zic, Pann 330. — Var. mastic. — 
Et. : μαστίχα, μαστίχη, cf. aroum. màstiche (Geagea 374), alb. mastih (Meyer).

materna (-mata, 1815 : Ur. VII. 69 -mate, 1775 : U. I. 82 -me, -mi) 1. «matière 
le  l’enseignement», 1775 : câti dascâli era, cä(i ucenici avea, ce matemate le para- 
losia, Iorga, 1st. înv. r. 103 | 1795 : nicï dascâliï din spre partea lorü nu vorü cuteza

1 Ce mot existe en aroum. aussi ; Geagea 371, Dal., Pascu, DEMR. I. 235 
lonnent màlâfrandzâ «blénorrhagie, syphilis», cf. ALR. carte 118, sifilis, 06 : mälä- 
'ränßä ; 07 : màlù-frândi ; 08 : mälä-frdnßl.

2 Mais cf. quelques emplois métaphoriques de μαγγώνω: τον εμάγγωσαν «on 
l’a pinsé, on l’ai pris» (VI.). L’étymologie que nous venons de proposer, a été 
mtrevue par M. Pascu (RCr. XII. 185) qui considère comme intermédiaire roum. 
nang «bäet mare, dar cam nätäräu ; prost».
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a face mai nainte ucenicilorü acélóra sciute maftemele çi tâlcuirile lorü, U. V. 418 
(cf. tâlcuirea matimelor ibid.) | 1803 : un preot cälugär grec ce paradosesce matimile 
lui, 1st. Çc. I. 85 I 1814 : ca sä fie dator a paradosi mai jos arëtatele matemata,
U. X. 346 I 1815 : vei intra în voroava eu Dl Budai ca sä-ti aräte ce matemi poate 
sä paradoseascä in scoala Socolei, Ur. VII. 69 | 1820 : matimile ce au sä paradoseascä 
numi|iï daseäli în vreme schimbându-se dupe puterea ucenicilor §i dupé trebuin^ä, 
mai ântëiù sä le arête la Eforie §i apoï sä le paradoséscâ, iar fär, de scirea Eforiei 
sä nu fie volnicï nicï ucenicï a primi, nici matemi a paradosi, U. XII. 94 ; 2. «leçon, 
cours» (Pascu, RCr. X. 133), 1775 : matimile cäte se vor da pe totű anulű, Ur. I. 
77 I 1837 : acuma sänt de fatä la toate mathimile (lettre de M. Kogäln.), Iorga, 
Scris. stud. XXII. | *1850 : fir’ai dracului cu tat’o §i cu mä-ta, cä n’ai invätat 
matima, Ghicä 72. — Var. mdtimä, mdftemä, mdthimd (Cihac II. 674), maeirnd, 
Negr. P. T. 186. — Et. : μάθημα, cf. aroum. mdftimä (Geagea 374, Pascu, DEMR. 
II. 61), alb. mdftime (Meyer).

mateologhie «vains propos, futilités» ( =  voroáva in desiert, buiguire, cuvent 
fora socotéla, Gl. 1st. 1er. 14). — Et. : ματαιολογία.

mateologhisi «dire des futilités», 1705 : moimâti’a ca cum advocátul Lilácului 
s’ar fi facut si despre parté lui in párisié voroáva ar fi facut, intr’acest chip a mateolo
ghisi au inceput, Cant. 1st. 1er. 148. — Et. : ματαιολογώ.

mathimátic «matématicien», 1710 : Valentin Mathimaticul sä fie tis precum 
va sä sté Tarigradul 696 de ani, Hr. VIII. 241 | 1720 : precumü mathimaticiï zicü 
cà înpuntura este începere, Octoih, BH. II. 3. — Var. matematieós, 1791 : Adam. 
Neol. 22. — Et. : μαθηματικός.

mat(b)imátic «mathématiques», XVIIIe s. : Euclid, care la mathimaticá au 
inpletitű capuluï säü atîtea cununï, StDoc. XVI. 52 | 1828 : Loghica, Ritorica, 
Poesiea, Istoria, Matimatica, Ur. VII. 180. — Et. : μαθηματικά (τά).

matosit «ivre» (terme populaire et familier, v. Damé). — Et. : ? ματώνω, 
αίματώνω «ensanglanter, tacher, souiller de sang» (l’évolution sémantique pourrait 
être ’souillé de sang’ -> ’sale, sordide’ ’ivre’). Toutefois il n’est pas exclu que 
matosit soit une altération de matofit, participe passé de a se matofi «se faner, 
se flétrir, s’exténuer, se ramollir» ( <  matuf «sale, malpropre» Damé 1. c. «alters
schwacher, abgelebter, dekrepiter Greis», Tiktin, cf. Säin. IO. II. 252—3).

matrarueä (ou matracúcá Damé) 1. «dinde, bécasse, femme sotte» (selon
V. Bogrea, «epitet satiric pentru o femee uratä, cu apueäturi rele» DR. I. 263) ; 
2. «amante, maîtresse», 1924 : (Bujorescu) A i . . . açà . . . cum sâ-ti spun? . . vreo 
amantâ? . . . vreo ibovnicâ? . . . o ^iitoare, de ! (Amos) Ce sä am? . . . Matracucä? . . . 
Nu, n’am avut niciodatä de acelea, Theodorian, Bujor. 64. — Et. : Μαντρακοϋκα, 
fém. de Μαντρακοϋκος «πρώτος και αρχηγός τών καλλικαντζάρων», N. G. Politis, Μελέται 
περί τοϋ βίου καί τής γλώσσης τοΰ ελληνικού λαού (cité par V. Bogrea, 1. c.), cf. Tag
liavini, Arch. Rom. XII. 206.

mavrofór (-i) «volontaire grec dans l’armée d’Alexandre Ypsilanti» (Tiktin), 
1821 : Popi, cälugäri, rasofori Cu nume de mavrofori, RI. XIX. 245 | 1822 : o 
ceatâ de ostaçi mavrofori, TVlad. 59. — Et. : μαυροφόρος «vêtu de noir».

megaloprépie «grandeur, magnificence», 1820 : Domnul Ipsilant cu tótul 
împotriva la haractirul séü §i la sciuta sa megaloprepie, nu ar periorisit stricarea 
ctitoricesceï orânduelï, U. XII. 436 | *1868 : sä m’arät §i eu cu megaloprepie, Al. 
T. 929. — Et. : μεγαλοπρέπεια.

megalopsihie «grandeur d’âme, magnanimité», 1705 : ca unde grijé éste la 
mesura, megalopsyhii’a o carmuiàsce ; iar unde grijé trece peste mesura, acolo 
microphysii’a a mai chivernisi parasesce, Cant. 1st. 1er. 115 (cf. ibid. 295) | 1715 : 
cei din cetate foarte tare §i cu megalopsihie au stätut, Iorga, Mór. 52. — Et. : 
μεγαλοψυχία.

meghistáni «seigneurs, grands» (Tiktin, Cihac II. 674) 1715 : unde Muftiul
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§i Viziriul §i alti meghistani stau, Iorga, Mór. 9. — Var. maghestáni Gheorgh. Log. 
304. — Et. : μεγιστάνες (oi).

melanholíe «mélancolie», 1705 : de necaz in curênda vreme in melianholie 
(sic !), din melianholie in buhabie, din buhabie in slabiciune, din slabiciune in boála 
si in sfersitul tuturor din boála in moárte va cadé,1 Cant. Ist. 1er. 168 (cf. ibid. 
121, 272) I avant 1712 : Gheorghe Racoti . . .  au cäzut ín boala ce se chiamá melan- 
holie, Nec, Costin 427, cf. 1783 : Condeescu, Altidalis 29, *1800, Conachi, Alc. 9. — 
Var. melanhonie 1787 : len. Väcär. IIO. 272, 1804 : U. VIII. 457. — Et. : μελαγχολία.

mélancolie (accent?) «mélancolique», 1688 : vremea este m e l a n c h o l i c a  
s a u  t r i s t  a, Gant. Bâle. 56. — Var. melanhonicos (dans une ode de D. Stavinschi), 
Ur. Doc. 19. — Et. : μελαγχολικός (pour les var. à deux -n- cf. ital. malinconico).

meletisï 1. «méditer». Fin du XVIIe s. : mintea lui cea zburaticä, meletisind 
surparea §i desrädäcinarea Domnului, R. Greceanu, cf. V. Bogrea DR. III. 735 ; 
2. «étudier» ; environ 1800 : ucenicii. . .  sä aibä unire între dânçiï §i sä meletiseascä 
împreunâ, Ur. III. 20. — Et. : μελετώ.

mélodie «mélodie», 1705 : o mélodie toemita, Cant. 1st. 1er. 33 | 1778 : psal- 
tichie dupe melódia grecéscà, Ist. §c. I. 41. — Et. : μελωδία.

mélos «air, chant», 1823 : vâ voiu trimite §i Anastasimatariulü . . . §i Irmilo- 
'hionü toate aleâtuite eu cea mai desâvârçitâ întregime, atâtü a tonuluï cuvinte- 
loru, câtü çi a buneï viersuirï a melosuluï, BS. 427 | 1829 : kegragariile §i dogmati- 
calile, mélos, fâcute pe câte opt glasurile, eu lumina linä §i eu prochimenile ci sä 
cântâ la praznicele înpârâteçti, Doc. Bari. I. 300. — Et. : μέλος.

meremetisï «raccommoder, réparer, remettre en bon état, refaire» (Tiktin, 
Pontbriant, Pred. I. 155), «réparer un mur» (Damé), 1790 : se vor meremetisï. . . 
podurile celea mari, U. III. 408 | 1801 : aceastà sfânta icoanâ fiind foarte veche §i 
stricatä, s’au meremetisit, Iorga, Inscriptii I. 153 | 1815 : buna întoemire a ulitelor, 
pe unele locurï fâcêndu-se din nou §i pe celelalte locuri meremetisindu-se, Ur. V. 
438 I 1826 : daeä iaste prin multâmirea obçtiei a sa da acest irat bisericii, spre în- 
lesnire la zidirea ei sau meremetisirea, Doc. Bârl. I. 55. — Var. merimetisi 1831 : Arh. 
Olt. X. 375. — Dér. meremetisire (Pontbriant 1. c.), meremetisealä (Tiktin.). Pred. II. 
155. — E t.: μερεμετίζω (de μερεμέτι «raccommodage, réparation» <  turc meremet, 
roum. meremet §äin. II. 257), alb. meremeüs «riparare» (Leotti). 

meridâ «portion» (Tiktin). — Et. : μερίδα.
metahirisi 1. «se servir, employer, faire usage» (Tiktin), 1712 : doftorul cel 

vrednic §tie metahirisi doftoriile bine, Ant. Ivir. Did. 134 | 1713 : Al^ii dä atâta 
sánt sinethismeni la condeiu, cät cänd n’au materie a-1 metahirisi, incâ se nevoescu 
dän nimic ca sâ-1 afle, Iorga, Scris. Brânc. 7—8 | 1782 : metaharisind çi bâtaia eu 
berbecii, adecà, pe obiceiul Elinilor cum le-au fost zicînd crius, Dum. Vari. 379 (cf. 
Pascu XVIII. 1. 155 | 1791 : spre a nu cuteza . . .  sá metachiriséscâ, orï în cum- 
pene çi în mesurï, vicleçugù, U. IV. 26 | 1811 : acum sänt mai usurat de durearile 
capului : metahirisim o alifie delà un prieten, Iorga, Contrib. 233 | 1812 : m’am 
siiit . . .  a metahirisi multe cuvinte si voroave dupä gustul ligänesc, mai vârtos unde 
vorbesc Tiganii între sine, Budai-Deleanu, Tig· Pref. 36 ; | 2. «exercer, professer un 
métier», 1775 : to(I lucrâtoriî cari metahirisesc meseria abagerieï §i a pânzârieï de 
aici din politia Bucurescilor, U. II. 198 | 1792 : la ce! ce metahirisescù acestü mesteçugü

1 Cette phrase est comparable à un fameux passage de Molière (Le Malade 
imaginaire, III. 5). Cfr. «Omul, bunioarâ, de par egzamplu, dintr’un nu-çtiu-ce ori 
ceva, cum e nevricos, de curiozitate, intrà la o ideie ; o, intrat la o idee? fandacsia 
e gata ; ei ! §i dupä aia din fandacsie cade în ipohondrie. Pe urmä, fireçte, §i nimica 
miçcâ, Car. T.4 321. Que Caragiale ait imité Molière, cela n’est guère surprenant ; 
mais comment expliquer la pénétration de cette période dans le roman de Can- 
temir ?

14
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adecä läeätu§ä, U. IV. 166 | 1819 : çi numai eu sä metahirisesc acest meçteçug, Iorga, 
Scris. Me§t. 69 ; 3. «employer qn. (baju anlagen advocare in hoc, a mejteca, a 
metachirifi pe cineva la ceva, Pred. I. 100)» 1791 : sä aibä epitropii a’lu meteharisi 
la tréba, U. IV. 113 | 1802 : ca sä metaheriséscà la slujba lor . . . pe cei credinciosi 
§i vrednicï, Tez. II. 311 (cf. Säin. IO. I. CCCI) ; 4. «fumer», 1873 : nu metahirisitï, 
boerï, jigäri minunate de la Viena, Alex. CL. VII. 406 ; 5. «jouer (aux cartes)», *1860 : 
tot ce metahirisesc cite odatä e concina sau mariéiul, Alex. Op. I. 1699 (Tiktin 1. c.). — 
Var. metaherisi, meteharisi ; metihirisi, Pred. I. 34, mitahirisi, 1813 : Arh. Bas.
VI. 238. — Le verbe gouverne généralement l’accusatif ; nous n’avons relevé qu’un 
cas de l’emploi de la préposition eu : 1792 : care §cóla este forte trebuinciósá la 
tötä obçtea acesteï terí pentru învëtâtura, fiindű metahirisit totû norodulü eu acéstâ 
invëtâturâ, U. IV. 118. — Dér. nemetahirisit «inemployé», Al. T. 317. — Et. : μεταχει
ρίζομαι.

metahirisis «usage, emploi», 1777—82 : la locul acesta prejurile sunt indoite 
§i intreite pentru c(ea) eu greü aflare §i metahirisis multü §i necontenitü (il s’agit 
de certaines étoffes), Furnicä, Corner  ̂ 48. — Et. : μεταχείρισις.

métaion «métal», 1715 : într’aceastâ casaba sänt móri §i cuptoare ce färämä 
$i fierbe piatra adecä metalon, Iorga Mor. 22. — Var. metal(l), Cant. 1st. 1er. 46, 129. — 
Et. : μέτάλλον.

metamórfosis «métamorphose» («schimbaré fécii. Preobrajenie, schimosire» Gl. 
1st. 1er. 14), 1705 : Stihiile intre sine eu nespus chip se lupta, cárile atat’a de stras- 
nica si gróznica metamorfosin in toáta fápt’a facura, cat ceriul eu pamentul, si àpa 
eu focul, razboui cumplit sa fie rîdicat se paré, Cant. 1st. 1er. 170. — Et.: μεταμόρφωσις.

metátesis «changement», 1797 : dupä 2 dile de la acéstâ hotärire se întêmpla 
metathesis a Domniei, U. VII. 318. — Et. : μετάθεσις.

metéhmion «frontière», 1782 : Dum. Vari. 428, 434 (cf. Pascu XVIII. 1. 157). — 
Et. : μεταίχμιον «intervalle, milieu».

méthodos «méthode», 1757 : Gramatica românéscâ, acum întâiu izvoditâ, 
prin Dimitrie Eustatie Brasovénul, méthodos prea folositor, §âin. 1st. fil. rom. 88, cf. 
Cat. ms. IL 337. — Et. : μέθοδος.

micropsihie «pusillanimité», 1705 : într’un chip pe Brehnâce de blastemiile si 
de micropsyhie probozind’o, Cant. 1st. 1er. 113. Cf. megalopsihie. — Et. : μικροψυχία.

mihani «machine, catapulte», 1705 : precum si osténii, cand eu man’a si eu 
sabii’a a birui nun pot, eu mihánii si eu stratagemate se slujesc, Cant. 1st. 1er. 64 
(la variante mahina qui est également attestée dans Cantemir, vient du latin machina, 
V .  Hr. 416) I 1715 : aflat-au Turcii a est fel de mihani ca sä poatä aprinde pânzilè 
galioanelor franceçti, Iorga Mor. 15 | 1815 : s’aü gäsitü o mihani ca sä sape §i sä 
cure^e tot-deauna matca Dâmbovitei, U. X. 731. — Var. mehanie «machine», 
1821—23 : Camariano, Negr. 9. —Et. : μηχανή, cf. aroum. mihane «soufflet de 
forge» (Pascu DEMR. IL 62.), mais alb. mihani «macchinazione, intrigo» (Leotti).

mihanicésc «mécanique» ; mâes\rii mihanice§ti «les arts mécaniques» (ai μηχανι- 
καί τέχναι) 1798 : aï väzut multe oraçe . . . múlté mäestrii atât politiceçti cât §i 
mihaniceçti, Triód, BH. IL 408. — Et. : μηχανικός.

minis! «faire savoir, annoncer, prévenir», 1821 : care aceastä strîmtoare vä- 
zând-o boierii §i spâimântându-se de cap, au minisit pe Cäminarul Sava ca sä nu faeä 
nici o urmare, TVlad. 68. — Et. : μηνώ.

minológhion «calendrier, ménologe», 1729 : minologhion ce sä zice Sänäcsarü. 
alesü pe praznicï înpârâteçti, Cat. ms. IL 70 j 1787 : Minologhion care cuprinde 
intru sine rânduiala Dumnezeeçtilor Praznice, BH. IL 273 (cr. DR. V. 616). — Var. 
minológhiu (DEnc). — Et. : μψολόγιον.

mirodie (-ii) «parfum, odeur agréable» (Tiktin, Pontbriant), 1774 : însâmnarea 
de mirodiïle ce am scris la finu (?) Costandin, ca sä mi le aducà de la Sibiï, Furnicä 
Comert 31 | 1863 : enibahar §i alte mirodii, Fil. Cioc. 164. — Et. : μυρωδιά.
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miträ «matrice» (Tiktin). — Et. : μήτρα, cf. aroum. miträ (Dal.), 
mitrofdr «(prêtre) qui porte une mitre» (der das Recht hat, die Mitra zu tragen, 

ohne Bischof zu sein. Ehrung die besonders verdienstlichen Mönchen zu teil wird, 
Tiktin, cf. Diaconovich, Enc. Rom. III. 298). — Et. : μιτροφόρος.

molimä (-me) «contagion, épidémie, peste» (Tiktin, Damé), 1822 : la o zi dooä 
totű sà intâmplà càte o molemä doaoâ, Scris. TYlad. 39 | 1829 : intränd in bänuealä 
de molemä, Arh. Olt. VII. 309 | *1850 : în vremea molemii murind feciorul de ciumä, 
Ghica 270 ) 1892 : s’a încins o molimä (in sat) — dupä cum am în(eles, anghina — 
si in douä sâptâmâni au mûrit mai totï, Vlah. GV. 195. Pour un ex. chez Brätescu- 
Voineçti cf. Tagi. Rum. KGr. 39. — Var. molemä (Pontbriant, Damé), mölevmä, 
molivmä (Tiktin 1. c.). — Dér. molemcs, molimós «contagieux, pestilentiel, épi
démique» (Pontbriant, ibid. Pop 283) — Et. : μόλεμμα, cf. aroum. molimä (Geagea 
378, Pascu DEMR. II. 66), alb. tosque molémë (Leotti).

molipsi 1. «contaminer, contagionner, communiquer une maladie» (Tiktin) ; 
2. (réfl.) «se contaminer» (Damé ). — Var. molefsi, molepsi, molifsi, molivsi (Tiktin). — 
Dér. molipsire «infestation, contagion, action de se contaminer» (Damé, Pontbriant), 
molipsit «pestiféré, empesté» (Pontbriant), 1792 : ca sä nu ingäduiascä pe uniï ca 
aceîa a se muta dintr’acele mahalale molipsite, U. IV. 111 | 1815 : apä curgätoare 
-saü iazurï de câtre molipsätb Doc. Cal). I. 518—9, molipsealâ «contagion» (var, mo- 
lifsealä, U. XIII. 293), molipcios «contagieux» (Cihac II. 677 ; la terminaison est due 
à l’influence de boalele lipicioase, v. Iorga, Däscälescu 13), molipsitor «contagieux» 
(Damé, Tiktin, etc., c’est actuellement la forme la plus usitée). Les dérivés molipsit 
et molipsitor peuvent être pris aussi au fig., ex. 1825 : prin lucsus çi zadarnicele chel- 
tueli, de care neamul nostru astâzi este molipsit, cäzurä de tot biruitori lumii, Mumu- 
leanu, Caracteruri, v. BS. 465, 1848 : astâdï auriile rade ale soareluï slobodeniei încâl- 
desc rärunchii tutulor fiilor Românieï çi-ï deçteaptâ din molipsitorul somn al peiriï, 
Anul 1848, II. 217. — Et. : μολεύω (aor. conj. μολέψω), aroum. mulipséscu, bulg. 
molepsvam, (Geagea 378, Pascu DEMR. II. 66). alb. mol'eps (Meyer), molis (Leotti).

monarh (-i) «monarque», 1705 : fiete care eu cét’a sa in parté monarhului se 
alegé, Cant. 1st. 1er. 28 | avant 1712 Antioh Vodâ . . . n’au mai cercat §i pe la al(i 
Monarhi, N. Costin, Let.2 IL 48 | 1773 : unde stâpânirea se aflä în mâinile monarhului, 
GCr. IL 87. — Dér. a monarhi «régner, gouverner» (Tiktin 1007). — Le fém. monarhinâ 
est d’origine russe ou allemande (ex. 1757 : monarchina eu adîncul inimii atîta s’aü 
färämat cît era îndoialâ de via(a eï, GCr. IL 53). — Et. : μονάρχης.

monarhicesc «de monarque, monarchique», 1705 : monarhicesci porunci, Cant. 
1st. 1er. 181 | 1787 : îndurarea noasträ monarhiceascâ, GenCant. 424. — Et. : 
μοναρχικός.

monarhie «monarchie» (Tiktin), 1705 : istoria ieroglificà adeverâta pentru 
lucrurile, cárile intre doae mari si vestite, a leului si a vulturului monarhii s’au 
têmplat, Cant. 1st. 1er. 25. — Et. : μοναρχία.

monédà «monnaie» (DEnc., Çâin. DU.). «L’officialité s’efforce à le remplacer 
par la forme latine monetâ, qui jusqu’à présent, n’a pas réussi à s’implanter dans le 
langage parlé» (Graur, BL. IV. 103). — Et. : μονέδα (Graur, 1. c., RC . XII. 186), 
aroum. munéôà (Dal., Pascu, DEMR. IL 45), alb. monedhe, Bashkimi 273. Cf. ital. 
sept, moneda.

monidrion «couvent, cloître», 1702 : încâ acest boier ce s’aü zis maî sus, au zidit, 
precum aü zis, §i ait monidrion çi bisericâ, StDoc. XXI. 86. — Et. : μονύδριον.

monomahie «duel», 1705 : lupul indâta la herghelie si la armasáriului mono- 
mahie sosi, Cant. 1st. 1er. 77 (cf. o. c. 217, 253, VIII. 8). — Et. : μονομαχία.

mórico «nom d’une couleur foncée» («wahrsch. d u n k e l r o t  o. -b l a  u» 
Tiktin). Début du X IX e s. : 5 coti de postav morico, Rev. Toc. III. 333. — Et. : 
μόρικος «purpurin».

mormorisi «murmurer», 1840 : lipovanul meu se mînie, mormoriseçte, Al. T.
14*
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960. — Var. mormorosi (Tiktin). — Ét. : μορμορίζω. Le verbe roumain pourrait 
d’ailleurs être aussi d’origine onomatopéique, cf. mormài (Tiktin, DEnc.) et murmu- 
risi dans notre Lexique.

mortasâp (-pi) «peseur public des marchandises à vendre», 1759 : iarà vameçii 
si mortasàpii din Tara de sus . . .  sä nu cuteze a cere vama sau mortasäpiia, Doc. 
Call. I. 434. Ce nom d’occupation n’a pas encore été enregistré par les dictionnaires 
quoique le dérivé mortasàpie, mortasipie est bien fréquent au XVIIIe siècle (v. Tiktin, 
Cihac IL 677). — Et. : μορτασίπης.

móstra «exemple», *1724 : luasä §i ei oariçcari mostrâ di la piminteni, len. 
Kog. f. 168 (~  luase §i ei oarecare mväjäturä de la pâmânteni, éd. Kog. Cron. III. 
252). — Et. : μόστρα, cf. mlat. monstra, ital. mostra, allem. Muster, hongr. mustra, etc. 
Le doublet mustrâ, mu§trà est d’origine polonaise ou hongroise (DEnc.).

muchilipsi «se parer, s’attifer». Terme dialectal de Vàlcea : ce tot te muchilip- 
seçti? Ciauçanu, Vâlcea 181. — Et. : *μονκελευω ( <  muchelef «élégant» §äin. IO. IL 
264 -= turc mükelef).

murdaripsi «salir, tacher, souiller» (§äin. IL 265). — Et.: μουρνταρεύω, cf. alb. 
tosque murdaréps (Leotti).

murmurisi «murmurer», après 1774 : nu le pärea bine . . . §i începuse a mur- 
murisi, En. Kogäln. 236. — Et. : μουρμουρίζω, alb. murmuris (Leotti).

musichie «musique» (Tiktin). Avant 1712 : lovai au izvodit musichia, N. Costin 
Let. I. 41. — La forme primitive paraît avoir été musichi, 1825 : au adus toata rámá
b a  cär(ilor de musichi, Iorga Contrib. 237. — Et. : μουσική.

musicós (-§i, cf. Ortiz, Cult. it. 225.) «musicien, maître de musique», 1813 : 
am fäcut chibzuire sä se orânduiascâ dascal musicos Gherasie Ieromonahul, Posluç- 
nicu, 1st. mus. I. 19 | 1814 : dascälul musicos, ce . . . s’aù orînduit a deschide çcolâ 
§i a paradosi meçteçugul cântârilor bisericeçtï, Urechiâ, Carageà 20. cf. Ionnescu- 
Gion, 1st. Bue. 541. — Et. : μουσικός, alb. musikô (Leotti)

mustopita «gâteau fait de farine mêlée de moût, de poivre et de noix en forme 
de saucisse» (Cihac IL 678). — Et. : μουστόπηττa.

mûtrâ «visage, museau, moue» (Cihac IL 678 (Tiktin 1028). — Phras. a face 
mutrà «faire la moue» (Cihac, 1. c. cf. κάμνω μούτρα), nu este pentru mutra {a «ce n’est 
pas pour ton bec» (Damé III. 80 cf. δεν εΐνε διά τά μοϋτρά σου» «ce n’est pas pour 
votre nez» VL), o'are mutrâ sä vie» «il n’ose pas venir (Damé 1. c. cf. δεν εχω μούτρα νό
τον ίδώ «je n’ose plus me présenter devant lui» VL), a arâta mutre «faire des grimaces» 
(Cher., cf. εστράβωσε τα μούτρα του «il a fait la grimace» VL). — Et. μούτρον, μούτρα, 
cf. aroum. mutrà, bulg. mutra (Geagea 379, Pascu, DEMR. IL 67).

mujunáche 1. «portrait en miniature» ; 2. «jeune homme tiré à quatre épingles» 
(Tiktin). — Et. : *μουτσουνάκι ('<  μουτσούνα «masque», pour l’origine de ce mot cf. 
Maidhof 38). Pour le suffixe — άκι cf. § 30.

N
nafticà (adj. fém. sing.) «naval», 1793 : (tote coräbiile domneçtï . . .) sä se afle 

intrate la limanü. avêndü pazniciï séï trebuincioçï din brésla nafticà», U. VI. 321. 
Selon Urechiâ (1. c.) breasla nafticà désigne l’armée navale (cf. τό πολεμικόν ναυτικόν 
«la marine militaire, l’armée navale», VL) — Et. : ναυτικός, -ή, -óv.

uáht «argent comptant» (Tiktin, Damé, in naht «au comptant, en espèces». 
1802 : saü de báni ín naht saü de altele, Ur. III. 182 | *1870 : d'apoi n’aï primit In 
naht nicï pe jumätate din somaeuprinsä în sineturï, AL T. 897 (pour d’autres ex. v. 
Säin. IL 268 et DEnc.). — Et. : νάχτι (turc nakt, ar. nakd).

nàos «nef d’une église» (Tiktin, DEnc.). — E t.: ναός, cf. aroum. naô, nauô 
(Geagea 379.), alb. naô «chiesa» (Leotti).

navárh «amiral» («mai marele corabii», Gl. 1st. 1er. 15). — Var. navarc, 1818 :



fácea eu liniçte toate rânduielele, fiind navárcu (cârmaëu cel mare a corábiei) turburat, 
Maior, Telem. 17. — Et. : ναύαρχος.

návlu «nolis, fret» (Tiktin). — Yar. nàvlon, 1740 : te vei chivernisi ca sä plä- 
tiascä navlonul coräbii acolo, St Doc. XXI. 242 | 1793 : sä care marfä sträinä eu 
navlonü, U. Y. 98 ; ndlon, 1822 : sä fac §i dou naloani dupâ cum va ceri di buni, 
Iorga, Scris. Meçt. 75. — St.: ναύλος, ναύλον, ( νάλον ) cf. aroum. nävlu, bulg. navlo, 
alb. navull (Geagea 379, Pascu DEMR. II. 67.).

necromandie «nécromancie» («vrájé, cáré se fáce asupr’a trupurilor moárte la 
toáte limbile, in loc de pecat se tine» Gl. 1st. 1er. 15), 1705 : tata mieu . . . indáta 
descantecul necromándiii asupr’a láptelui a descanta incepú, Gant. 1st. 1er. 287. — 
Et. : νεκρομαντεία.

nedieresit «non divisé, indivisé» («nedespartit, lucru cárile intr’alta parte nu se 
poate abate» Gl. 1st. 1er. 15), 1705 : forma aciast’a . . . dupo socotéla Loghicilor n e 
d i e r i s i t a  s i  n e s t r i c a t a ,  Cant. 1st. 1er. 41 | m. d. : Sylloghismul Corbului 
facut in Barbar’a in veci n e c l a t i t  s e  n e d i e r e s i t  sa remae, ibid. 180. — 
Var. nedierisit, v. plus haut. — Et. : διαιρώ (pour le sens et la forme à préfixe négatif 
cf. άδιαίρετος «non divisé, indivisé, indivisible» VL).

neoterizmós (-mi ou -mosuri) «innovation», 1774 : (s’au întâmplatü) a intra 
,câte pu(inû, pu(inü feluri de felurï neoterizmi, U. I. 13 | m. d. : asiçderea sä lipséscâ 
§i mucaioreaoa ce este ca unü neoterizmos, ibid. 17 | 1804 : nu se cade sä facem 
astfei de neote(ri)smosurï obçtescï, eu supunere de dârï ce nu aű fost obiçnuite pânà 
acum, U. VIII. 672. Pour quelques ex. dans la chronique de Dum. Vari. v. Pascu 
XVIII. 1. 155. — Et. : νεωτερισμός.

nevricále «irritation nerveuse, attaque de nerfs» (Tiktin, Damé, DEnc.), 1862 : 
doamna Brânduçoaia pâtimeçte de nevricale, Iorga, Bue. 14. — Et. : νευρικός, -óv 
(pl. neutre : νευρικά; πάσχει (εχει) νευρικά «il souffre des nerfs» VL).

nevrieós «nerveux» (terme familier, v. Tiktin). rI’ine(i-l pe eine sä nu se dea la 
mine ! Eu sínt nevricos ! Carag. Mom. 216 | çtii cum e§tï dumneata nevricoasâ, 
Carag. T.4 I. 192. — Et. : νευρικός, cf. aroum. nevrico (Nie. 341), alb. nevrik (Leotti).

névru (-e) 1. «nerf»; 2. «nerf de bœuf» (Tiktin). Vieilli et remplacé dans la 
langue moderne par le néologisme new, d’origine latino-française. Le premier exemple 
date de 1765, cf. INec. I. 211. — Et. : νεύρον; ; pour le sens 2 cf. βούνευρον.

nikokerà «maîtresse de la maison», ex. mi se aprinseserä eäleäile dupä o nikokera 
märitatä, Alex. T. 58. La forme du pluriel est rarement attestée (mais cf. 1934 : 
li-a servit comedioare eu obiçnuitele îngrediente de cocoane, duduci, boieri, nico- 
cherale, robi (igani §i roabe (igance, ca Drumul de fier, Iorga, 1st. lit. rom. cont. 
I. 101). — Var. nekokera, AL T. 888. — Et. : νοικοκερά (οικοκυρά), cf. aroum. 
nikukér, -a, (Geagea 380), alb. nikoqire (Leotti).

nicopisi «triompher, s’emparer», 1774 : unii vorù sä o nicopisascâ ca o moçtenire 
a lor, Lîr. VI. 425. — Et. : νικοποιέω «victoriam facio, vinco» (Thés. V. 1521) ?

niptir «lavement des pieds», 1762 : §i de este voiea Domnului §i poftesce së faeâ 
u m i v a n i e ,  a d e c â  n i p t i r  a, Gheorgh. L. Let.2 III. 369. — Et. : νιπτήρ «lotio 
pedum, quae fit feria quinta hebdomadae majoris» (Thés. v. 1525).

nisiéticon «insulaire», 1822 : mätase nisioticon, U. XIII. 226. — Et. : νησιω
τικός, -η, -ον.

níxis «piqûre» (DEnc.). Terme familier, usité par quelques écrivains du X IX e 
siècle : îmi vine a§a un nixis pe la stomah (D. Zamfirescu, v. DEnc.). Au figuré 
le mot signifie «chagrin, ennui» : cuvintele d-tale pot sä mà scoalä din särite §i sä-mi 
pricinueascä un nixis (Alecs, ibid.). —. Et. : νύξις.

noimâ «sens, signification, intention» (Tiktin), 1783 : poruncimû . . .  sä pune(ï 
in lucrare noïma sfatuluï înaltuluï §i supunere vrednicü împërâtescû alû Nostru 
firmanü, U. I. 272 | 1795 : dupâ noima sfinteï Impëratescï poruneï, U. V. 293 | 1798 : 
ca sä injelégá cineva noïmele sale ceâle înàlte, GCr. IL 163 | 1802 : sä publicuesci
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noïma acestii aretátóre iubire de dreptate a ínperatii mele, Gond. Yps. 315 | 1803 : 
tälmäcind cuvintele nu din lecsis ín lecsis dupä vechiul obiceiű, ce dupa noïma, Ur.
III. 17, cf. 1804, Ur. I. 365, 1822 : U. XIII. 380, etc. Ce mot a pénétré aussi dans la 
langue littéraire (v. Tiktin, et DEnc., ajoutez : ce va fi gäsit fata asta perfectâ la 
acest om fara (sic !) noimä, Papadat-Beng. Fee. 37. — Dér. noimisi «attribuer, donner 
un sens à qch. 1848 : Pe lânga numele ce por)ï, j,i se mai însusesce §i un titlu al slujbeï 
ce aï precum te dovedesc osebite scrisoriï ; Despre titlul ce diceap câ 1-atï fi noimisind 
tot pentru mine, din câte-va hârtiï gàsite la mine, eü le arunc toate acele hârtiï, 
nefiind pe obrazul meü (il s’agit de la correspondance d’un commerçant, qui est 
examinée par la police), Anul 1848 III. 86. — Et. : νόημα, aroum. noimä 1. «sens», 
2. «pressentiment», 3. «signe» Geagea 381 (selon Pascu l’aroum. noimä, pl. noimate 
voudrait dire «intelligence», DEMR. II. 66, RCr. X. 133), alb. noime «Wink, Sinn einer 
Rede (Meyer), nojmë «cenno, gesto, senso» (Leotti).

nomicos (-co§i ou -chi) «juriste, légiste». 1811 : boerii nomicoçi, U. IX. 458 | 
1812 : cercetare boerilor nomiki, U. IX. 385 (cf. ibid. 468) | 1815 : dascalul latin §i 
nomicos, Urechia, Carageà, 31. Ce mot a déjà été signalé par M. Iorga : Cristian 
Flechtenmacher, un foarte distins jurist, adus de guvern din Ardeal, ca «nomikos», 
1st. înv. r. 191. — Et. : νομικός. En aroum. on ne retrouve que le radical de ce mot : 
nom «loi» (-= νόμος, Geagea 381, cf. alb. nom «kirchliches Gesetz» Meyer), «legge» (Leotti).

nomofilax «gardien des lois», 1818 : tädulä pentru randuire dumi-sale Stolniculuï 
Costandin Schelite la rangú nomofilax, Cat. ms. I. 205. — Et. : νομοφνλαξ.

nomothemisi «établir en loi», 1797 : sä se nomothemiséscâ . . .  de a nu mai fi 
slobodï nicï Mitropolitulû, nicï Episcopii sä mai cumpere nicï un flü de lucru nemiçcà- 
toriü, U. VII. 319. — Et. : νομο^έτημα+ιζι ( <  *νομοϋ·ετημίζω, d’où, par une espèce 
de haplologie, *νομοϋεμίζω >  nomothemisi, au sens de νομοθετώ «faire des lois, légiférer»), 

nomothétis «législateur», 1709—16 : §i nu numaï singurä märirea lui Cristot 
(sic !) veselia ochii ucenicilor, ci §i a lui Moisi §i a luï Ilie, cariï împreunâ eu Domnul 
se arëtase . . . unul era η o m(o)t h e t i s  a d i c ä  p u i t o r  d e  l é g e ,  ïar celâ- 
1-alt era zilotis, adicä întâritor acesteï legï, A. Ivir. Didahii 9. — Et. : νομο&έτης.

nosocomion «hôpital», 1797 : sfânta mônâstire §i nosocomionû a Sf. §i mareluï 
mucenicü Pantelimon, U. VII. 337 | 1814 : nosocomion al Sfîntului mareluï mucenic 
Panteleimon, U. X. 1019. — Et. : νοσοκομεΐον.

nostim 1. «gentil, agréable» (Tiktin). Terme familier qui est usité jusqu’à nos 
jours. 1836 : orice damâ . . .  nu s’ar fi putut opri . . .  de a zice in jargonul
vremiide atunci : ah ! psihimu, uite-te cât e de nostim ! Negr. P. T. 200 |
1850 : te rog învaj.â-1 atâta sä samene eu ceilalji tineri de japa lui . . . sä §tie 
când sä taeä ca sä fie nostim, Stamati 314 | 1869 : categoriile in care se impart fetele : 
foarte frumoasä, curä^icä . . . nostimä, nu-i slutä, I. Negr. CL. III. 37 | 1882 : päcat 
sä se peardä douä tipurl a§a de nostime, Al. T. 1058. En ce sens le mot est encore 
très fréquent dans la langue de conversation, cf. 1933 : Ah, ce putoare nostimä !
spunea el (bunicul lui Andi) de o fatä frumoasä §i proaspätä mai ales, pe care-o
aprecia ca pe-un «Camembert», Teod. Bal masc, 24. C’est d’ailleurs un des rares mots 
d’origine néo-grecque qui aient pénétré même dans la langue poétique, comme le 
prouve un sonnet de G. Bacovia : Apoi eu paçi de o nostimä mäsurä Prin întuneric 
bâjbâesc prin casâ Çi cad, recas, §i nu mai tac din gurä (Poezii 16.) ; 2. «net», ex. mal 
confine aceaçï lege nostimä prescrip)iune, Xen. IV. 120 ; 3. «amusant, drôle» (ironi
quement), ex. §tii câ te gäsesc nostim «sais-tu que je trouve drôle !» (Damé) §tii câ-i 
nostim? «nette Geschichte, wahrhaftig !» (Tiktin)1. — Et. : νόστιμος, aroum. nóstim 
(Geagea 381).

1 Ce mot est attesté aussi dans la langue des gens cultivés de Transylvanie· 
1911 : e nostim de tot räspunsul ce primeçte de Schuller, O. Goga, Iqsemnârile 
unui trecâtor, 165,



nostimádá «drôlerie, chose amusante» (Tiktin, Damé), 1787 : duléata vier- 
suluï §i nostimada cuvintilor, Cartojan, Erotocrit 41. — Et. : νοστιμάδα «saveur, 
(bon)goût ; grâce, gentilesse» (VI.).

nóthos «bâtard», 1710 : însâ nâscutul a necunoscuti paring fiind, η o t h o s, 
a d e c â  nu copil, c e . . .  f i c i o r  d e  c u r v ä  sä nimeçte §i laste, Cant. Hr. 112. — 
Et. : νό&ος.

Ο
o f ic h iá l  ( - l i )  «fonctionnaire». HL. de len. Väcärescu : ofichialii saraiului, HO. 

271. — Et. : όφφι,κιάλης (<  lat. officialis).
o f íc h io n  í - i i )  «office, fonction», 1798 : câ|ï insä vorö rämenea in ofichion alü 

lórii, U. VII. 475 | m. d. : spre pildä te vomü scädea §i din cinstea de ofichion ce te 
gäsescu, ibid. 494. La variante ojichie est attestée non seulement dans deux passages 
de la chronique de Dion. Ecl. (v. Tiktin), mais aussi en une phrase de D. Cantemir : 
altora la Offichiile Hatmaniilor a întra nu sa cadé, färä numär celor din bunä naçtere 
e§itï, Hr. 219. — Et. : όψφίκιον (-= lat. officium), cf. aroum. ofichie que M. Pascu 
a rangé à tort parmi les latinismes (DEMR. IL 231).

ô h e n d rà  «vipère», 1705 : oââle çerpelui, cárile Ohendra se chiâma, Cant. 1st. 
,1er. 252. — Et. : όχεντρα.

o ló g ra f  «(testament) autographe du testateur» (DEnc. 865), 1702 : diatele 
olografe se scriü färä martorî §i se intàresc, Doc. Cant. 144. — Et. : ολόγραφος, cf. 
holographum Du Cange.

omófil «de la même race, de la même tribu», 1705 : priiâtinii si omofolii sei 
amagit si viclenit, Cant. 1st. 1er. 122. — Et. : ομόφυλος.

omónie «concorde, bonne intelligence, bon accord», 1705 : ori ce in Republica 
noastra clatit, stramutat si neasediat ar fi, in asediamentul omonïii a aduce sa putem. 
Cant. 1st. 1er. 84 (cf. ibid. 109, 116, 166). — Et. : ομόνοια.

ómos «mais, pourtant», ex. are omos §i multe, nenumärate cusururile pentru cei 
lene§i, Al. T. 823 (cf. lorga, 1st. înv. r. 135). Dans une lettre d’Aman omos paraît 
dériver de ομοίως et signifier non pas «însâ» comme M. lorga le veut (v. Gloss. 248), 
mais plutôt «également, de même» : Dinca nu este înü Bucureçtï, ci dusü pân judep' 
pentru carâ de zaherea, §i Bijascu omosù, Aman 121. — Et. : όμως.

o n iro c r ip t  «interprète des songes» («isbânditoriu de vise» Gl. 1st. Ie£. 15). - 
Et. : ονειροκρίτης. Le pt est dû à l’influence de κρυπτός «caché, furtif, secret».

o r a n is t  «dais, baldaquin» (Tiktin, Damé). — Var. uranist (Polizu), uranisc 
(DEnc.). — Et. : ουρανίσκος.

o rd in á r ic o n  «ordinaire», 1795 : de vreame ce aöastä condicä ïaste sä se faca 
pentru toate cärjlle moçiilor, §i de aceaia voiam ca sä fie niçte hârtie mei aleasâ, mai 
sänätoasä decât ceia ce ïaste ordinaricon, lorga, Contrib. 202. — Et. : όρδινάρικος, -ον.

orfán «orphelin» (Tiktin, Cih. IL 680). Ce mot qui n’est pas attesté au XVIII 
s. paraît avoir pénétré relativement tard en roumain. Selon Tiktin il n’appartient 
qu’à la langue moderne. On ne le rencontre que fort rarement dans les textes popula
ires. Au XVIIe s. on disait encore sârac de pârin\i, de (a(â, de mamà (cf. pruned cari 
vor fi rämas säraci de pärinfi, §T. 73) et cet usage persiste même à la fin du XVIIIe. 
En 1783 dans le roman d’Alfidalis le mot «orpheline» est rendue par «säraeä de 
pärin^i» (v. Condeescu, 27)1 et dans les textes de caractère populaire on peut relever 
bien des passages analogues jusqu’à nos jours (ex. Are casâ §i copii ! De-o muri, 
râmîn säraci ! Sper. An. 1892. I. 234) Parfois c’est sàrman qui sert à remplacer le 
terme orfan de la langue moderne (cf. a râmâneà särman de pärin^i «verwaist bleiben» 
Tiktin). Cette dernière périphrase est particulièrement fréquente dans le Code Carageà

1 Dans le Code Ypsilanti ορφανός est traduit par copil sârac (είτε άλλοι εϊιε 
οικείοι τών ορφανών ~ altü de casa copiilor säraci, Yps. 196).
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et elle reste en usage aussi bien dans la langue populaire (cf. a fost o datä un flàcà- 
iandru, sërman de paring, Isp. Damé IV. 53) que dans le style officiel du commence
ment du XIXe s. (1827 : sä poarte grija dâ sàrmanile lui copile, Furnicä, Corner  ̂361). 
En 1839 on lit déjà orphan (jeluirea orphanului, Pauletti, Insemnäri de metricä, Cat. 
ms. II. 196). A cette date l’orthographe grecque du mot fait supposer qu’il s’agit d’un 
néologisme à peine admis dans la langue commune. — Dér. orfanicesc, orfanie (Cih. 
1. c .).— Et. : ορφανός. L’aroum. oarfân est un mot héréditaire (it. orfano, log. orfanu, 
friaul. uárfin, REW.3 6105). Cf. le mot suivant.

orfanotrofie «orphelinat» (DEnc.), 1710 : în orfanotrofia de obçte il crujà, Cant. 
Hr. 112 I 1783 : pitacü lui Polichronie doftorü ce s’aü fostű rênduitü la orfanotrofie, 
U. I. 382 I 1791 : epitropia pentru scôle pentru milostenie, pentru orfanotrofie, U.
IV. 113 1822 : creçterea copiilor sermani de la orfanotrofie, U. XIII. 273. — Var. 
orfanotrofie, Dos. VS. Dech. 31 (cf. Tiktin), orfanotrofion, 1785: U. I. 457, 1813 : 
Doc. Call. I. 497, orfanotrófiu Damé III. 161, orfanotrofeu BM. 838. — E t.: όρφανο- 
τροφεϊον. Cf. Ionnescu-Gion, 1st. Bue. 663.

organon «organe, instrument», 1712 : au luminat pre Maria Ta §i te-aü fàcut 
organon la mijloc de mi s’aü facut mutare dintr’un scaun într’altul, A. Ivir. Dihahii 
99. La variante organe semble être venu par l’intermédiaire du slave ecclésiastique 
(v. Tiktin). — Et. : δργανον.

organisi «organiser», 1800—12 : Iar când dupa supusul temeiu Organisità va fi 
cetatea, Budai-Cardaç 418 («organisità va sà zicà rînduità. Vine acest cuvînt delà 
organ, care cuvînt sä aflà çi în Mineiul nostru, deacolô s’au fàcut organisesc, adecà 
bine împàrtesc sau orînduesc pàrjile» note de l’auteur) | 1811 : mësurile ce se orga
nisesc pentru prinderea lor (il s’agit de certains malfaiteurs) U. IX. 319 | 1820 : da nu 
eram ïeu la mijlocù sà orgonasescü acestea, Aman 52. — Var. orgonasi. — En 1848 on 
a déjà organisa (<  fr. organiser, v. Anul 1848. II. 312). — Et. : όργανίζω.

ormi «fougue, élan, impétuosité», 1715 : silindu-sà eu mare ormi asupra tabiilor, 
au inceput çi Fräncii din làuntru, eu tunuri, Iorga Mor. 68. — Et. : ορμή.

orológhion «livre d’heures, bréviaire» (Cihac II. 681), 1766 : Orologhion adecà 
ceasoslov care cuprinde în sine slujba de zi în zi §i de noapte, Orol. Blaj, BH. II. 
170. Le terme roumain correspondant est ceaslov. — Et. : ώρολόγιον.

órtros «matines». Terme ecclésiastique. 1787 : el (Iordache Crejulescu) trebuia 
sà meargà la bisericà de la ortros în toate zilele, GenCant. 372. — Var. orthru (Tiktin).— 
Et. : ορ&ρος.

oxíe 1. «accent», 1810 : (dascàlul va préda) cetania curatà. . . foarte desluçità, 
eu sporiü §i eu lovirea cuvîntului la ac|ent sau oxie, StDoc. XII. 201 (Szeben — Sibiu), 
cf. 1823 : BS. 409. ; 2. «finesse», 1705 : eu oxiile, vàriile minciunilor le mai asupri, 
Cant. 1st. 1er. 98. — Dar. a oxii «accentuer», 1823 : psili pururea la început pe glasnicà, 
la cuvântul care sà oxiïaçte înlàuntru, precum : âuâcra BS. 409. — Et. : οξεία 
«accent aigu».

P
palachidâ «amante», 1795 : unü Stioanü . . .  a trasù eu pistolulü în Alexandra, 

palachida lui, U. VI. 559. — Et. : παλλακίδα (vieilli en grec mod.), cf. alb. calabr. 
polaqidhë «Beischläferin» (Hardy 26).

palamida (-e) «nom de divers poissons» (1. pelamys sard a ; 2. gasterosteus 
platygaster, DEnc., Tiktin). — Et. : παλαμίδα (παλαμνδα), cf. aroum. pâlàmidà 
(Geagea 383), pàlâmiôà (Nie.).

palinodie «palinodie» ( =  cantàré, cuventul carile de multe ori acelasi se pofto- 
résce, Gl. 1st. 1er. 16), 1705 : palinodïi’a ritoricésca a poftori incepù, Cant. 1st. 
1er. 42. — Et. : παλινωδία.

palirii (pas de sing.) «marée, flux et reflux» (Tiktin). Terme littéraire de 
C. Conachi : poliriile (selon Tiktin il faut lire pal-), adicà tragerile màrilor pe alocuri
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§i îaràsï întoarcerile (cité par Tiktin). Pour un ex. de 1791 cf. Adam. Neol. 22.— 
Et. : παλίρροια.

panachidä (-de) «tablette à écrire» (Tiktin, Cihac II. 681), *1830 : dupe ce 
învâ(a copilu 3—4 catisme §i cetea pe ori ce carte de tipar liber, atunci îi da grapsen 
sä serié pe panachidä, Arh. Olt. X. 313. — Et. : πινακίδι, πινακίδα (Graur, BL. V. 
72), cf. aroum. pinacu (Nie.), pilichidä (Pascu, DEMR. III. 1377 ; d’après le même 
auteur ce mot aurait pénétré en roumain par l’intermédiaire de bulg. panakida, 
RCr. XII. 187). V. encore pinax.

paner «corbeille». «Un mot courant en Moldavie, du moins dans le Nord» 
(Graur, BL. V. 72 ; pour un ex. chez Alecs, cf. Çâin. DU.). — Et. : πανέρι ( c i ta i .  
paniere, fr. panier c  lat. panarium, Graur, 1. c.), cf. aroum. pânér, bulg. paner (Pascu, 
RCr. XII. 187).

panevghenie «(Votre) Seigneurie» (Tiktin). Terme de politesse qui n’est attesté 
que dans le roman de N. Filimon : vin a cerceta despre fericita §i mie foarte scumpâ 
sänätate a Panevgheniei taie, Cioc. 34 ; alta mai am sä spui panevgheniei taie, 
ib. 96. — Et. : *πανενγενία, cf. πανευγενέστατε, Mem. Sec(. Lit. III. VIII. 2. 3.

panighir (-uri) «foire», 1785 : ceï mai mul(ï sunt din bogasieri, ce nu mai 
adueü marfä de cojocârie delà panighirurile (ëreï turcescï, U. I. 447. — Et. : πανη- 
γνρι(ον). Pour les formes attestées dans les autres langues balkaniques cf. Pascu 
DEMR. IL 27.

pantahùzà «liste de souscription, investi de l’autorisation des autorités ecclé
siastiques» (Tiktin, Damé). — Phras. a umblà eu pantahuza 1. «aller de maison en 
maison» ; 2. «faire des cancans». — Var. pandahüzà, 1820 : U. XII. 67. — Et. : 
πανταχούσα (απανταχού παρούσα επιστολή).

pantasii (pas de sing.). Ce mot n’est usité que dans l’expression : a gäsit-o 
pantasiile «avoir ses caprices, ses mauvaises humeurs» (Cih. IL 682). Peut-être 
pourrait-on considérer comme les variantes de pantasiile les formes pandalii (le) ~  
pandolii (le) qui ont le sens de «lubie, caprice», et qui sont usitées surtout dans 
l’expression i-a venit pandaliile «elle a ses nerfs» (Damé, cf. DEnc.). La variante 
pandolii est fréquente chez Caragiale (Tiktin), ex. : el nu s’a sinchisit de pandoliile 
ei, Nuv. IL 240. Selon M. Graur pandalii serait d’origine tsigane (? tzigane de 
Transylvanie pandalo «lié, enchaîné» BL. VI. 166— 7). Ce rapprochement ne repose 
sur rien de certain. — Et. : φαντασία.

Pantocrátor 1. «image qui représente le Christ en maître de l’Univers» ; 2. «la 
coupole où cette image se trouve» (Tiktin). — Var. pandocrâtor (DEnc.). — Et. : 
παντοκρά τωρ.

papadia (accent?) «femme de prêtre». Fin du XVIIIe s. : Erei Anghelu(ä, 
papadia Ani(a, Doc. Bari. I. 306. — Et. : παπαδιά. Comme nom de plante (Taraxa
cum), pàpâdie s’est introduit en roumain par l’intermédiaire du turc, v. §âin. 10. 
IL 281, LM. IL 578.

papûcâ «grand-père» (Tiktin). Terme du langage enfantin, attesté souvent 
chez Alecsandri. — Et. : παππούς. La terminaison est d’origine roumaine ; elle s’est 
ajouté au mot peut-être par l’analogie de bâbaeà (μπαμπάκας).

para- «préfixe d’origine grecque qui s’ajoute souvent au second terme d’une 
formule à répétition, pour renforcer le sens du mot y contenu». Cette tournure est 
usitée jusqu’à nos jours aussi bien dans les contes populaires (împâratul vine ca 
un leu paraleu, Cih. IL 683) que dans la langue littéraire. Aux exemples connus 
(Tiktin, DEnc.) il suffit d’ajouter les suivants : 1804 : angarie §i parangarie1 ce

1 Cette formule est attestée aussi dans la latinité médiévale de Hongrie, ex. 
libéras ac exemptas ab omni nexu et hypotheca reali et personali a n g a r i a  e t  
p e r a n g .  a r i a ,  praestationi tributi qualibet, alio onere, honore (Bartal, s. v. 
perangaria).
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este, C. Armenopol, cité p. Peretz, II. 2. 425 | 1870 : färä pensii §i parapensii, Ghicä, 
Ser. 73 I 1876 : iea-ti fernele si parafernele si te dû ; mulierea acesta-a, mi-a fertu 
capulu eu fernele si eu parafernele ei, LM. II. 584 | m. d. : angariele si parangariele 
ne au redussu la sapa de leran, o. c. II. 583 | 1932 : acte §i para-acte cari îi dädeau 
migréné oribile, Cocea, Fecior de slugà 39 | m. d. : de-odatä insä un nume cunoscut 
§i paracunoscut îi sare la ochi, o. c. 62. — Et. : παρα- (drop ; outre mesure ; sur- ; 
qf. ne fait que renforcer le simple» (P.), cf. είχαν δούλους παραδούλους, μαγείρους 
παραμάγειρους «ils avaient valets sur valets et cuisiniers sur cuisiniers» (littéralement 
«contre-valets, contre-cuisiniers», Legrand. Gr. 110), μου εγραψε γράμματα καί 
παραγράμματα «il m’a écrit des lettres et des lettres», τον γνωρίζω και τον παραγνωρίζω 
«je le connais trop bien» (communication orale de M. Trivolis). En aroum. on dit 
souvent paravoiü pour «foarte voiu», pravrutü pour «foarte iubit», paracunoscutü 
pour «cunoscut perfect» etc. (Nie., Geagea 254, Sandfeld, Ling. balk. 43—4). En grec 
ces formations remontent à la période antique, cf. παραπεινώ «am very hungry», 
παρακάνω «overdo», Jannaris, Gr. gramm. 151, 391, cf. Rohlfs, EtWbUGr. 190.

paracatatichi «dépôt», 1797 : puindu-le (=lucrurï miçcâtôre §i sineturf) într’un 
sipetü l’aü datü in mânele arhimandritului David Cotroceanu, sa stea la Cuvio§ia 
sa ca o paracatatichi, U. VII. 318. Au XVIIe s. le mot est attesté chez Dosoftei, 
sous une forme empruntée de l’acc. grec : parakatathikinu, v. J. §tefanescu, 
Legende despre Sf. Constantin in literatura romána, RIR. I. 262. — Et. : παρα
καταθήκη.

parachinisi «exhorter, inciter, pousser», 1808 : Chiriia mu ! dragoste ce s’au 
incuibat in inima mea ma parachinisâçte §i la bagateluri sä supàr dragostea dumitale, 
Furnicä, Doc. 237 | 1817 : Deci chiamä pre Filaret De-lü tràmise la Nem(ï dreptu 
Ca sä-ϊ parachiniséscâ Cum mai curîndü sä pornéscà, Pit. Hristache, U. III. 462 | 1821: 
aceçti oam enï. . . pe cälätori §i negustori il parachinisäsc sä-§i caute trebuin(ele 
ce aü, färä de nicio sfialä, StDoc. VIII. 132. Parfois on rencontre la forme réfléchie : 
a se parachinisi de ceva «être poussé, déterminé par qch». *1780 : parachinisindu-mâ 
de frâtüa §i teclifsizlicul care între noi avem, AR. Bra§ov 253. — Et. : παρακινώ, 
cf. aroum. pârâkiniséscu (Geagea 386), Pascu DEMR. IL 27, pàràkinsésku (Nie.).

parachinisis «exhortation», 1793 : cunoscêndu-se ómeni fára de fricä de päcatü. 
dupä parachinisis ce au fâcutû lui Comanü, U. VI. 576 | 1822 : (numita Maria) 
aü v en it. . . mai mult din parachinisis al pârîtului avênd a face eu dînsul, LT. XIII. 
365 (il s’agit d’une demande en pension alimentaire). — Et. : παρακίνησις, cf. aroum. 
pârâkinise (Geagea 386), pârâkinsire (Nie.).

paraelitichi «paraclétique», 1701 : îmbogâtindu-le (c. à. d. bisericile lui Dum- 
netau) eu tipâriré, mai înnainte a Sfinteï Evanghelie . . . apoi eu a celor doao-spra 
zéce Minée, apoi eu Paraelitichi, BH. I. 113, cf. ibid. IL 208. — Et. : παρακλητική.

parâdigmâ (-mata, -mate, LM. IL 581, -me) «exemple, modèle», 1705 : cáré 
parádigma lesniré fácerii si nevoia desfácerii aráta, Cant. Ist. 1er. 269. | in chip 
de prorocii paradïgmate intro parte läsind, ibid. 381 | 1787 : avem paradigme, ca 
totdeauna, le-aü robit atit Turcii, cit si Tatarii, GenCant. 310 | 1808 : dupä Para
digmata cele pänä acum urmate, U. IX. 341, 1836 : asemenea ve(i vedea §i la 
a doua paradigmä, Negr. P. T. 181. — Et. : παράδειγμα, cf. aroum. ρανάδίγηιά 
«exemple» (Nie.).

parados! I .  (trans.) 1. «remettre, transmettre» (Pontbr. 525), 1791 : poruncimû 
Domnia mea . . . epista(ilorü §i slujbaçilorû oenei. . .  sä ave(ï a paradosi §i a face 
teslim la mai süsü numitulű boerù al Domnieí mele de tóté, U. IV. 267 | 1794 : am 
întrebat de aü venitù împreunâ eu socotélâ §i vre-unü vechilû ca sä o paradocséscâ 
de fa(ä, U. VI. 566 | 1813 : sä indatoreze pe pîrîta a’çi paradosi curata socotélâ. 
U. X. 206 I 1816 : sä nu fie supus a paradosi nici o socotélâ a veniturilor §i chel- 
tuelilor mänästirii, U. X. 24 j 1820 : au paradositû la ispravnicie catastiihü, Aman 
189 j 1832 : sä chemäm pe dumneata a paradosi aicï la maghistratü . . . socoteala
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paradosascä cetate, Arh. R. II. 69 ; 3. «rapporter» (Cih. II. 683), 1794 : la sosirea 
nouluï Caimacamû . . . sä-ϊ paradosescï orï-ce trébâ pe largü, U. VI. 301 ; 4. «ensei
gner» (Tiktin), 1784 : am orênduit Domnia Mea dascal musicos pe Mihalache, ca 
sä le paradoséscà învëjëtura cäntärilor, Ist. §c. I. 49 | 1803 : acum se aflä trei dascali 
unul Preot Cälugär Grec ce paradocsesce maftim . . . §i altul ïarâsï grec . . . altul 
dascal rumânesc, U. VIII. 442. Dans ce sens le mot reste en usage jusqu’au milieu 
du X IX e siècle, (v. pp. 54—5), cf. 1838: Gh. Asaki intäia oarâ au paradosit în limba 
nejionalä în 1815, Serb. 114 | 1843 : se vor paradosi §i acele çtiinje pregàtitoare 
caresunt de folos vie^eï monahicestï, Ur. IX. 207. Dans les lettres de Ghica, ce verbe 
a déjà une nuance ironique : Ghind un dascalos grecos Inarmat c’o vargä grosä 
Paradosa (sic !) faneros, Scr. 239 ; 5. «renseigner». 1778 : pohtescü ca sä întrebl 
dumn(eata) pe cinevaç de aicï, care veï socotï câ are stiinjä de acest lexicon, çi 
cunoscàndu-1 cinevaç, dupe cum ji-1 va paradosi dumitale, sä ne înstiintezi aicï, 
Iorga, Contrib. 193 ; 6. «donner des instructions». 1715 : i-au întrebat pe nume, 
precum îi paradosise Chiurci-ba§a, Iorga, Mor. 59. — II. (réfl.) 1. «se livrer». 1788 : 
Prinjipul Ghica . . .  fára arme, s’a paradosit de nevoe, len. Väcär. IIO. 280 (cf. 
Pascu, XVIII. 1. 99) ; 2. «se renseigner». 1806 : oarecare însemnârï avându-le delà 
,iascâliï noçtrï, cándű ne-amű paradositű, BH. II. 485. — Var. paradoxi, v. plus 
haut. — Dér. paradosire 1. «enseignement» (Cih. II. 683, Damé, cf. Iorga, 1st. înv. 
r. 169, 258, etc.) ; 2. «remise, livraison, trahison : action de livrer, trahir» (Pontbr., 
pas d’exemple dans les textes), var. parodosire, 1803 : Serb. 193 ; paradosit 1. (adj.) 
«enseigné, d’enseignement». 1841 : toate chestiile objectelor paradosite, 1st. §c. 
II. 202 ; II. (subst.) 1. «remise», 1815 : paradositul zestreï, U. X. 279 ; 2. «enseigne
ment», 1803 : pentru çedere, paradosit, pentru cuchnie, pentru slugï, Ist. §c. I. 85 (cf. 
Iorga, 1st. inv. r. 145). — Et. : παραδίδω (aor. conj. -δώσω), cf. aroum. pàràôusésku 
]. «enseigner»; 2. «livrer»; 3. «se livrer»; dér. pârâôusitu=predat (Nie.). Chez 
Pascu (DEMR. II. 72) aussi au sens de «remettre».

parádosis 1. «reddition, capitulation», 1821 : pä datá aű scosû semne dâ 
paradosis alü Parisuluï, §i aça la 31 dâ Mart. nenRescü aü întratü Alexandru Impâ- 
ratu . . . înü Párisii, Scris. TVlad. 40 ; 2. «rapport», 1715 : le-aü facut prin scrisoare 
paradosis la Viziriul, Arh. R. II. 12 | 1801': sä se faeâ . . . o catagrafie de tote ale 
mônàstiriï . . . ca sä póta fi vëdut in vreme perilavi al meu §i paradosis ce am face, 
U. V111. 137 ; 3. «enseignement», 1820: odäile de paradosis, U. XII. 88 | 1831 : 
ca sä fie de fatä la paradosis de alilodidacticä, Ist. §c. I. 143 ; 4. «salle de classe» 
(cf. odäile de paradosis), 1831 : au trebuin^ä de un mic meremet, spre a fi patru 
paradosuri mari, trei odäi pentru daseäli §i o odae pentru portari, Arh. Olt. IX. 
371 I m. d. : prejuirea meremetului a 2 paradosis, Arh. Olt. X. 372 | m. d. : 4 para
dosi §i 2 odäi pentru çederea profesorilor, Arh. Olt. X. 377 | 1832 : pentru cursul 
invä^äturilor . . . patru paradosuri . . . sänt indestule, Arh. Olt. X. 142 ; 5. «tra
dition» ( =  invetiatura nescrisa, din gura lasata, ce invátia fiiul de la parinte, Gl. 
Ist. 1er. 16) I 1787 : cele ce sä jin minte dupe paradosis, Gen. Cant. 541. — Var. 
parados, -uri et -si, v. plus haut, paradosíe, LM. Gloss. 437. — Et. : παράόοσις, 
cf. aroum. pärdöusi «enseigne- ment» (Nie.).

paraférná «biens parafernaux» (Tiktin). Le mot n’est pas attesté au XVIIIe 
siècle. Pour deux ex. cf. para. — Var. paraférn, LM. IL 584. — Et. : παράφερνα.

paragraïie «délai de la prescription» (LM. IL 581). Ancien terme juridique. 
1782 : paragrafie, adecä prescrip^iea, Ur. XI. 260 | début du X IX e siècle : para- 
grafie numim sorocul prigonirii de când §i pînà când are voie a se porni, Leg. Cara- 
gea (v. DEnc.) | 1848 : Logofëtuluï Conachi nu ï-a fost deschis protes peste para
grafie? Anul 1848 I. 142. — Var. paragrafi Doc. Cant. 226. — Et. : παραγραφή.

paragrafisi «périmer», 1841 : la cazul d ’in tâ iu , nefiind in vrem e p orn itâ  recla- 
m atia , sä socoteçte paragrafisitâ , Iorga, Gala^i 10. — E t. : παραγράφω. On s ’a tte n 
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drait plutôt à *paragrapsi ; la forme qui est attestée dans notre texte, est peut- 
être un dérivé roumain de paragrafie.

paragrafus «paragraphe», 1748 (Sibiu-Nagyszeben) : la statuta a§a scrie, la 
al patrulea carte, titula 5, paragrafos 4, StDoc. XII. 50. — Et. : παράγραφος.

paralaghie «solfège» (Tiktin), 1843 : paralaghie pregätitoare, Ist. §c. II. 242. — 
Var. parlaghie (pour un ex. de 1892 cf. Tiktin). — Dér. paralaghisi «chanter des 
solfèges» (Tiktin). — Et. : παραλλαγή.

p a r a m á n  «manteau des moines» (Tiktin). — Et. : παραμανδύας.
parapetasmä ( - m a te )  «rideau» (théâtre, temple, etc.) LM. II. 583. — Et. : 

παραπέτασμα.
parápon (-e, -uri) «chagrin, plainte, grief» (Tiktin, Damé Cih. II. 683), 

1774 : eu îndrazneala î(i arätäm paraponul nostru, Ur. VI. 426 | 1786 : vezi cä 
scrie chir Marco eu politicà §i eu parapono, Furnicä, Comerj, 137 | 1787 : pentru 
acele ale taie eu dreptate parapone, GenCant. 262 | 1788 : çi paraponul nostru nu 
pote fi de altü decât cä vedemü cä vremea trece färä nicï unü rodű din cele ce 
açteptâmü sa câçtigâmû, U. III. 175 | 1820 : apoi dar nu-( rämäi cuvänt de para- 
pon, Iorga, Kotzebue 61 | 1825 : dorin(a de a vedea rîsipindu-se de odatä toate 
paraponurile Rosieï, Ur. XIX. 124 | 1874 : bâtrâna cochetâ, care, în doru-ï plin de 
parapon, träncäne§te verzi §i uscate, Odob. Ps. I. 178. Pour les exemples tirés 
d’Alecsandri et de Caragiale v. Tiktin, s. v. — Phras. are un parapon pe tine «il est 
fâché contre toi» (Damé III. 184, cf. έχω παράπονα εναντίον τον «j’ai des griefs contre 
lui» VI.)1. — Var. parâpono, v. plus haut. — Et. : παράπονο(ν) cf. aroum. parápon, 
pardpun (Geagea 386).

paraponisi (réfl.) 1. «se plaindre, se lamenter» (Tiktin, Damé, Cih. II. 683), 
1779 : räu çi fàr de cale te paraponiseçti asupra mea, Arh. Olt. IV. 189 | 1804 : 
paraponisindu-se cätre jäluitor, U. VIII. 550 | 1814 : te paraponiseçtï asupra mè 
in destul din pricina retrimesuluï banilor rândueliï, Doc. Call. I. 509 j 1824: loan 
Pandeli. . .  sä paraponiseçte în ràspunsul ce face de priimirea lor (c. à. d. des lettres) 
eu mare nevoe Iorga, Contrib. 243 ; 2. «se fâcher», 1820. §i dumneata nu trebue 
sä te paraponise§(i, Aman 50. — Dér. paraponisire «murmures», 1784 : nu poö eredi 
cä sä poati a nu faci vre-o greçalâ. Pentru aceasta §i Dum(nea)v(oasträ) färä de 
nicï o paraponisäri toate sä le indreptatï,' Cat. ms. IL 76—77 | 1876 : Licä Panglicä, 
candidat de paraponisire, Al. T. 1023 ; paraponisit 1. (adj.) «mécontent désappointé» 
(Damé, DEnc.). — Phras. a rëmas paraponisit «il est resté dans l’eau, il est resté 
désappointé» (Damé), 1810 : ca sä nu rämäe paraponisätä cä nu mï-am adus aminte 
de dänsa, îi mai daü încâ toatä pär(ile di mosiï, Doc. Call. IL 44 ; 2. (subst.) «mécon
tent» ex. orizonul politic e posomorît ca un paraponisit färä slujbä, Alex. (v. DEnc.)1 2.— 
Et. : παραπονώ, παραπονοΰμαι (Pascu, RCr. XII. 186), cf. aroum. pârâpuniséscu, 
pâràpunisit (Geagea 386).

p a ra s t i s i  1. «présenter, rapporter», 1787 : nï-a parastisit al Nostru Sietnie §i 
Camerier, Conte (Ceachi), scrisorile Ilicrinotiteï Taie, GenCant. 267, cf. ibid. 270 | 
1833 : am dat acest inscris3 (sic !), iseälit de mine, adeverit §i de boeri marturi, cärora 
li am parastisit. . . toatä pricina, Arh. Oit. VII. 200 ; 2. «représenter, jouer» (Tiktin), 
1829 : comediile, tragodiile §i celelalte sä parastisea mai eu sâmà în limb’a greceascâ 
§i prea rar în cea nem(eascâ. Me-aduc aminte de tragodia lui Orest, oh ! ce frumos am 
parastisit-o ! Pleçoianu, BS. III. 650 | 1850 : am parastisit pe fiii lui Brutus eu epicul

1 Dans la chronique attribuée à len. Kogälniceanu on lit : iar eli având parapon 
(f. 153) que l’éditeur a remplacé par : iar ele fiind scârbite.

2 Nous tenons à rappeler qu’un romancier moderne, M. Cesar Petrescu met 
ce mot dans la bouche de Caragiale : Coco§a(i, peltici, încornorati, softale, mitocani: 
lingäi §i paraponisi(i, mi-s dragi drägu(ii de ei §i nu-i slâbesc din ochi, Nirv. 125.

3 Le mot roumain semble être calqué sur n g r .  έγγραφον (έν +  γράφω).
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Aristia, Ghica, Ser. 240 ; 3. «dépeindre», 1859 : declamä-i cât ai vrea baricadele 
franceze, parastise§te-i cât ai vrea saturnalele anarhiei . . . el räspunde imperturbabil : 
«O fi», Ciorän. Depär. 131. — Au sens 2 on a souvent párástul, (Tiktin). Une autre 
variante est porostul, 1803 : Doc. Bas. 219. — Dér. parastisire «rapport, relation», 
1821 : Mitr. 168. — E t.: παρασταίνω, παριστάνω (aor. conj. παραστήσω) ou παριστώ, 
cf. arouffi paràstàscu (Nie., Geagea 386, Pascu DEMR. IL 72), alb. parasténj (Leotti).

parâtaxis «pompe, cérémonie», 1715 : s’aü fäcut alaiul Inicer-Agäi, ïeçind çi el 
eu toatä parataxis §i eu pohvala lui, Iorga, Mor. 12 | 1762 : apoi sculânduse Domnul 
din scaun eu toatä p a r a t a c s i s ,  a d e c â  o r â n d u e a l a  boierimiï sale. 
Gheorgh. L. 297 | 1819 : césurile se citesc în Biserica Cur^ei gospod. fär de parataxis, 
U. XII. 43. — Et. : παράταξις, cf. aroum. parâtaese (Geag. 386, Pascu DEMR. II. 
72), parataxe (Nie.).

paratirisi «observer, examiner», 1796 : paratirisindű Domnia mea . . . afläm,
U. V. 149 I 1813 : sä paratiriseseï dumnéta asupra rädicärix 'J’iganilor de annu fi 
vre-unul din ei molipsit, U. X. 949 | *1870 : am paratirisit câ beizadeaua îi mai 
vesel când mistueçte, Al. T. 890. — Var. pareiirisi, 1814 : U. X. 1073 ; paraterisl, 
1815 : U. X. 263, 1819 : U. XII. 503. — Et. : παρατηρώ (aor. conj. -ρήσω), cf. 
aroum. pàrâtirséscu (Geagea 386, Pascu DEMR. II. 72).

paratirisis «observation, inspection», 1809 : fâcênd paratirisis moçiilor, viilor, 
tiganilor, caselor din mönästirei §i la töte lucrurile mönästirei, U. IX. 342. — Et.: 
παρατήρησις, cf. aroum. paratirise «observable» (Geagea 386, Pascu DEMR. II. 72), 
paratirsi (Nie.).

paravalisî «collationner», 1791 : sä paravalisip catastihü ce s’aü datü Dom- 
nieï mele de la miria imperatéscá, U. IV. 40 | 1763 : sä paravalisim mai întâi con- 
deile ca sä vedem daeâ se potriveçte catastiful meu eu al d-tale, Fil. Cioc. 187. — 
Et. : παραβάλλω.

paraxenie «singularité, caprice, lubie» (DEnc.). §i ea avea paraxenii nevino- 
vate, Bràtescu—Voineçti (1. c.). — E t.: παραξενία, (παραξενιά), a aveà para
xenii ~  έχει παραξενιαίς «il a de fâcheux retours» (VL).

parâxîn «singulier, bizarre, extraordinaire» (Tiktin, Damé), 1779 : ceï care nu 
sà invrednicesc a fi Hagiï, nicï a §ti carte, nu le este paracsin a nu-ç[i] cunoaçte 
dreptul, Furnicä, Corner  ̂ 97. Dans la langue moderne paraxin a survécu en deux 
expressions : sa nu-}i fie paraxin «ne t ’étonne pas» (Ispirescu, v. Damé) ; asta-mi 
vine cam paraksin «cela me paraît un peu bizarre» Alecs. T. 806. — Var. paráxen, 
*1835 : se va plânge §i Domnuluï ca pentru o urmare de paraesenü la ramura jude- 
cätoreascä, Aman 150. — Et. : παράξενος.

paravlepsi «ne pas s’apercevoir, passer par dessus», 1853 : deci te prascalipsesc 
ca paravlepsind orice ursuzlâc [cej’ti se va întâmpla, sä pofteçti pânà la mine, 
Depärä^eanu, Don Gulicä, cit. Ciorän. Depär. 31. — Et. : παραβλέπω.

paretisi 1. «démissionner, abdiquer», 1812 : kir Venianim . . . în vremé oçtiri- 
lor paretisise Scaonul Mitropoliiï, Cat. ms. I. 651 | 1818 : dumné-luï Bánul Grigorie 
Brâncoveanu paritisindu-se de acéstâ eforie, Ur. Caragea 71 ; 2. «transmettre» (par 
abdication), 1787 : într’adins a mers la Asia, ca sä faeä pe loan Lascar sä pare- 
tiseascä dreptul Impäräbiei asupra lui, GenCant. 383. — Dér. paretisit (paratesi) 
«démissionné». 1819 : Mitropoliti paratesi^i de bunä voe, U. XIII. 71. — Var. paritisi
V. plus haut. — Et. : παραιτώ, παραιτούμαι cf. aroum. pâràtislre —  παραίτησις (Nie.), 
pârâtisitou — päräsit, ibid. Paretisi n’est qu’un doublet moderne de pârâsl (Cih. 
II. 683).

parétisis «démission, abdication» (surtout par rapport aux évêques, archévê- 
ques, etc.), *1712 : aü sä fac paretisis de bunä voea mea §i sâ-mi las scaunul sä es, 
A Ivir. Did. 97 | 1748 : pärinte Arhiereu . . .  de bunä voe aü fâcutü par[etis]isü, 
BII. II. 106, cf. 1750 : Iorga, Bul. Com. Ist. III. 4. Le mot est fréquent chez les 
petits chroniqueurs du XVIIIe s. (Gheorgh. L. 320, En. Kog. 250, Canta 190, Gen-
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Cant. 17, etc.) et reste en usage, surtout sous la forme parétis, jusqu’à la première 
moitié du X IX e siècle. — Var. parétisâ, En. Kog. 251 ; paritis, 1843 : Cat. ms. 
I. 337. — Et. : παραίτησής.

parigorie «consolation» (=m angai’áre, lécül intristarii, Gl. 1st. 1er. 16), 1705 : 
apói iárasi sïngur siie parigorie si mangaiàre facêndu-si, Cant. 1st. 1er. 292 | 1800 : 
paligorïea Fràsânii, o au mai mângâét-o oariç-ce, GCr. II. 182 | 1814 : fiindu-mï 
aceasta spre parigorie-mï, Scris. TVlad. 33 | 1817 : Avêndu-ί parigorie La a loru 
mélancolie Pit. Hristache, U. III. 46 | *1820 : parigorie de om bolnav «palliatif» 
(A. Pann, v. Damé s. v.) | 1821 : îi mângâia eu parigorii vrednice de lauda, TVlad. 
138 I 1827 : (fiul) in care mi sä reazämä toatä nädejdea parigorii bäträne^elor mele, 
Iorga, Contrib. inv. 15. Pour d’autres ex. v. Tiktin 1124. Quoique les dictionnaires 
contemporains admettent ce mot (Pop, Ev., Cher.), il semble être vieilli depuis la 
seconde moitié du XIXe s. — Var. paregoríe, LM. IL 586, paligorie, v. plus haut 
et Toc. Mat. Folk. I. 2. 1210 (Tiktin l’enrregistre an sens de «Zuspruch, Trost
wort»). — Et. : παρηγοριά, cf. aroum. pâriyurie (Nie., Geagea 386), alb. parigori (Meyer).

parigorisi 1. (trans.) «consoler» (Tiktin, Damé), fin de XVIIIe s. : parigori- 
sându §i pe Domnul câ . . . nimicü nu este, En. Kog. 206 | 1808 : pentru parigoriïa 
care î(n) scrisoarea delà 3 Noem(vrie) ma parigoriseçtï, sânt foarte multämitä dra- 
gostiï dumitale, Furnicâ, Corner  ̂ 269 | 1814 : ca totdeauna sä-lü parigoriseascâ §i 
sä-lü veseleascâ, Dion. Ecl. 169, cf. Negr. P. T. 177 ; 2. (réfl.) «se consoler». 
1787: Brîncoveanu çi Cantacuziniï se parigorisiaü cum ca eu mintea lor aü inselat 
doua puternice Monarhii, GenCan. 301 | 1814 : a më parigorisi eu slavimea ta, 
Dion. Ecl. 195. En 1876 : Laurian et Massim ont proposé de dire parigori (Gloss. 
438). Dans la langue populaire paligori signifie «accabler d’injures» («ocari» ; ex. 
dece ma paligoreçti daca n’am fäcut nimica? BIFR. IV. 109). Cette forme remonte 
à un plus ancien palegorísi (Pseudo len. Kog. f. 133, Bul. Com. 1st. IL 147). — 
Et. : παρηγορώ (aor. conj. -ρήσω), cf. aroum. pariyur(i)séscu (Geagea 387), alb. 
parigoris (Leotti).

párisié in ~  «franchement, ouvertement». HL. de D. Can . 1705: moimâti’a 
cà cum advocátul liliácului s’ar fi facut si despre parté lui in parisïe voroava ar 
fi facut, intr’acest chip a mateologhisï au inceput, 1st. 1er. 148. — Et. : παρρησία 
«assurance, courage, franchise» ; παρρησία «franchement» (VI.), cf. alb. párisi «Er
wähnung im Kirchengebet» (Meyer).

párén «présent», 1713 : cänd au dat caimeaoa, zic cum sä fie fost páron mimai 
Cäzlar—Aga §i Silihdar—Aga, Iorga, Scris. Bránc. 8. — Et. : παρών.

partid (-de) «parti (politique)» (Damé, §äin. DEnc., et.). Pour la phraséologie 
cf. Barcianu, s. v. — Et. : Deux hypothèses sont également plausibles. D ’après 
DEnc. ce terme serait emprunté de fr. parti et refait sur partidâ. Les auteurs de ce 
dictionnaire ne tiennent pas compte du fait qu’il y a en grec aussi le terme παρτίδον 
«parti» (Contopoulos, Diet, gr.-fr. 1888, Brigh. -= ital. sept, partido pour partito, cf. lat. 
méd. partitum, Du Cange, Bartal) qui est susceptible d’expliquer la forme du mot 
roumain. Dans ce cas partidé dériverait du pluriel παρτίδα, et partidâ qu’on rencontre 
dans ce sens chez Alecsandri (ex. de vreme ce ne-am îmbrâcat §i noi în Irozi, révol
tant» ne vor crede din partida lor, cf. DEnc.) serait un singulier refait sur le pluriel 
en -e (cf. encore le mot suivant).

partidâ 1. «une certaine quantité de marchandises» ; 2. «compte», ex. a inscris 
la partida mea aceastä sumâ, DEnc.; 3. «partie» dans l’expression contabïlitate în 
partidâ simplâ, în partidâ dublâ «comptabilité en partie simple, double» ; 4. «divertis
sement en commun, en groupe», ex. o partidâ de cârti, Negr. (cf. DEnc.), et par ana
logie o partidâ de plâcere, de vânâtoare, de §ah, de biliard, etc. (ibid.) ; 5. «parti» (v. au 
mot précédent) ; 6. «partie» (terme juridique), 1896 : contract de cumpârare care 
s’a încheiat între partidele sus amintite (~  Kaufvertrag welcher zwischen den ob- 
gennanten P a r t h e i e n . . .  abgeschlossen wurde, I. Slavici, «Tribuna» d-lui Ratiu,
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Oràçtie, 1896, 28, 24) ; 7. «habitant» (Cher.) ; 8. «parti» (dans un mariage), ex. buna 
mumä . . . rämase încântatà de . . . o astfei de partidä, vâzând cä cere pe fiicâ-sa 
un postelnic, Negr. (DEnc., pour toutes les significations, sauf les 6e et 7e v. ibid.). — 
Et. : παρτίδα (<  ital. sept, partida, Cherubini, Voc. mantov. 1827, 86, ven. partia, 
Boerio, Vocab. venez, et padov. 1775, 227 ~  ital. commun partita). La plupart des 
significations du mot roumain se retrouvent en grec moderne aussi : ad 1. «Portion» 
(Rh. cf. «παρτίδα, μερίς, ιδίως εμπορεύματος προσφερομένου προς πώλησιν ή αγοράν 
ί) φόρτωσιν, Έλευϋ. Έγκυκλ. Λεξ.1935, 2318 »  ital. «quantità di mercanzie» ex. 
ci à una bella partita di stoffe a vendere, Petrocchi), ad 2. «partie, compte» 
(Hép., VI.), ad 4. «Spiel» (Rh. cf. Έλενϋ·. Έγκυκλ. Λεξ., s. v.). Au sens 3 les termes 
grecs usuels sont απλογραφία et διπλογραφία (cf. Jannaris, Deutsch. Neugr. Wb. 
1888, 198) ; l’expression roumain est l’imitation de la formule française (cf. ital. 
semplice, doppia partita, Zing., esp. partida simple, doble, Larousse Esp. 1928, 700). 
Les acceptions 6 et 7 sont des innovations d’origine occidentale (le sens 7 est propre 
au roumain)1. Enfin, en ce qui concerne l’acception 8, elle peut avoir une histoire 
analogue à partidä «parti» (v. plus haut). En ital. et en français partito, parti «époux» 
est toujours du genre masculin (cf. è un bonissimo partito, etc.). Bien qu’il ne soit pas 
impossible d’admettre que le grec παρτίδαν (ou παρτίδα) ait eu ce sens aussi, il 
>st à remarquer que eine gute Partie s’y exprime par γάμος σύμφορος, et sie ist eine 

gute Partie par εΐνε καλή νύμφη (v. Jannarakis, Deutsches-Neugr, Handwb. 1883, 
697). Ou bien le roumain partidä serait-il, en ce sens, l’imitation de l’allem. Partie 
(fém.)? Cf. croate partida (Rjeönik, IX. 659), bulg. partida «Partie (im Spiel) ; 
laufendes Konto» (Weigand—Doritsch).

parusie «présence» (Tiktin), 1762 : sä cinsteascä präznuirea Sfintei cu mer- 
gerea §i domneasca sa parusie, Gheorgh. L. 317, cf. 1787 : GenCant. 312. En ce 
sens aussi on écrit souvent párisié (sous l’influence de παρίσταμαι «être présent»), 
of. 1797 : U. VII. 56, 1819 : U. XII. 64. — Et. : παρουσία.

páthos «rancune», *1774 : având pathos pe el, len. Kog. f. 154 (~  éd. M. 
Kog. III. 240 : avänd pismâ pe el). — Et. : πάϋος ; a aveà pathos pe cineva ~  εχω 
πάϋος τίνος (κατά τίνος) (VI.).

pátoma (-mata) «étage», 1715 : cel mai mare ba§-galion . . . fiind cu trei 
patomata, Iorga, Mor. 15. Au XVIIe s. on avait comme emprunt isolé patos «steiner
ner Fußboden» (Tiktin). — Et. : πάτωμα, cf. aroum. pätumä (Geagea 388, Pascu 
DEMR. IL 73).

patriarhicesc «patriarcal, soumis an patriarcat», 1819 : sfântâ mânâstire 
patriarchiceascâ a noasträ §i stavropighiaceascà de la ostrovul Halchii, Doc. Mano 
357. — Et. : πατριαρχικός.

patrldà «patrie» (Tiktin), 1757 : prea ticäloasä §i de fericire prea înstreinatâ 
iaste patrida aceaia, între ceia ce sä lipsesc indreptärile, D. Eustatievici, Cat. ms. 
IL 339 I 1821 : sä sä batä pentru patridä §i pentru lege, StDoc. VIII. 136. — Var. 
oatríe, GCr. II. 82. — Et. : πατρίδα (au lieu de πατρίς), cf. aroum. patriöä (Geagea 
388), alb. pátriáé (Meyer)., patridhë (Leotti).

patriót (-(i) 1. «compatriote» (Tiktin), 1773 : patriotn miéi vorü numära 
îcïasta intre alte bűne lucrârï, BH. IL 86, cf. 1776 : BH. II. 216 ; 2. «patriote» 
1820 : pânâ nu se va gäsi un patriot, Pann, PV. 6, 1821 : sä vä face(i patrio(i ade- 
färati, TVlad. 33. — Var. patreót, 1800 : Stef. Câmp. 282. — Et : πατριώτης.

patrioticesc «patriotique», 1821 : së vä arätajl fierbin(i apärätori credin(ei 
;i dreptä(i!or patrioticeçtï, Ur. V. 88. Pour un exemple dans un poème de Iancu 
väcärescu cf. Haneç, L. lit. 59. — Et. : πατριωτικός, cf. bulg. patriotiéeski.

1 Etant donné la signification de «chiriaç» n’est attestée que dans un diet, 
oumain—hongrois, on pourrait penser à l’influence du hongrois vulg. partdj «loca- 
aire» (<  all. Partei).
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patriotismós «patriotisme», 1787 : eï (Vacâreçtii) §i-aü slävit neamul lor çi 
mai mult prin vrednicii §i patriotismos, GenCant. 364 | 1824 : râvna patriotismo- 
sului, Iorga, Contrib. 237, cf. 1826 : Lazar, Pov. 16. En 1821 on rencontre en un 
seul et même texte patriotismós et patriotism, v. U. XIII. 110. Le mot a pénétré 
en Transylvanie aussi, 1834 : spunem[i] rogute despre acest Boer Bâleanu ce feliû 
de bärbat este? Cä auz câ are un patriotizmos mare, Bibi. R. IV. 37. Cf. Gh. Lazár, 
Povâtuitorul, 11, 16. — Et. : πατριωτισμός.

peáu (-e) «chant d’allégresse» (LM. IL 608), 1863 : Caragea se apucase la 
bâtrânete sä inve^e muzica vocalä §i cä-i placea foarte mult sä cânte vestitele peane 
ale Eteriei greceçti, Fil. Cioc. 154 | peanul räsbunärii si al mor^ii, ibid. 159. — Et. : 
παιάν. En roumain c’est un véritable mot savant.

pedagogos (accent?) «pédagogue, instituteur, maître d’école», 1785 : unü alü 
doïlea pedagogosü, U. I. 387. — Et. : παιδαγωγός.

pempiusie «quintessence», 1792 : darurile §i bunâtâ^ile care le are întru sine 
untul de rosmarin, adecâ valsamul ce s-au numit de doftorii ceï ce 1-aü izvodit cvintâ 
esenjiia, adecâ pempiusie (!) în§iïa-a cincé fün^ä, cäcl numaï patru flinke sânt în lume, 
iar acesta pentru darurile §i bunâtate ce are s-aü numit a cincé, adecâ pempiusie, 
Cat. ms. I. 630. — Et. : πεμπτουσία.

pendámetru «pentamètre», 1787 : pendametru are cinci picioare §i sä ínparte 
in doao fringeri, len. Väcär. Gram. 141 (cf. Pascu, XVIII. 1. 119). — E t.: πεντά- 
μετρον.

pélag «mer, immensité», 1700 : pelagul fiin^ei sale, GCr. I. 343. — Et. : πέλαγος. 
pericolon «danger», 1790 : a nu le se va întâmpla vre-un pericolon, U. III. 

360 I 1814 : paretirisind §i luând séma tuturor acelor lucruri câte vor fi slabe çi 
eu bänuialä de pericolon, U. X. 1073. — Et. : *περίκολον ( <  du lat. periculum), 
cf. crétois περικολάρει «es ist Gefahr» (Neugr. St. IV. 70) -= it. pericolare.

perierghie 1. «soin, exactitude», 1783 : spre acésta sä fi î dumné-vóstrá eu 
perierghie in totä vremea, U. I. 477 ; 2. «enquête, recherches», 1783 : eçindü spre 
încunjurarea târguluï într’adinsü pentru c e r c a r e a  § i p e r i e r g h i a  acestora, 
U. I. 437 1 1787 : Impäratul incä aü intrat la o perierghie sä afle §i sä cunoascä pe 
acél ne cânta frumos Cartojan, Erotocrit 43 | 1788 : sä faeä §i perierghie asupra 
viepï lor U. III. 517 | 1793 : amü fâcutü perierghie de suma präväliilor, U. IV. 
473 I 1814 : fâcênd eu amàruntul c e r c e t a r e  çi  s c u m p â  p e r i e r g h i e ,  
U. X. 1073 ; 3. «curiosité» (Tiktin, DEnc.), 1782 : perierghiïa ce are la ori ce (citi- 
torul), Dum. Varl. GCr. II. 126 | 1787 : eu acest mijloc sä afle pre cântâreii §i sà-sl 
multämiascä perierghie, Cartojan, Erotocrit 43 | m. d. : fireascâ perierghiea ce au 
avut §i vâditoriul acestii taine (c. à. d. «Taina Franc-Masonilor»), Cat. ms. I. 
174 I 1828 : ca un adäpat in limbä elinéscá avuï perierghie la múlté lucruri, Naum 
Râmn. cité par Erb. Cr. Gr. XIII. | 1838 : socotesc cä toatä indoiala, de care dum- 
nialui arbitrul este cuprins, de sine s’ar fi dezlegat, daeä s’ar fi indemnat de perier
ghie a vedea iscälitura domnului, Ghib. SI. XII. 56. — Var. periérie, Cih. II. 685. 
Etant donné que nous n’avons nulle part relevé une forme pareille, l’existencè de 
cette variante, citée sans aucune référence, est douteuse. — Et. : περιέργεια, cf. 
aroum. periergie «curiosité» (Nie., Pascu DEMR. IL 73). Pour les sens 1—2 du mot 
roumain (que le grec περιέργεια ne possède pas) cf. περιεργάζομαι =- perierghisi.

perierghisi «faire une enquête», 1783 : unde së aibä a perierghisi §i a lua sémâ 
eu bunä purtare de grijä, U. I. 403. — Et. : περιεργάζομαι «observer avec curiosité 
considérer, examiner, faire l’inspection de» (VI.).

periergós (-§i, cf. 1821 : StDoc. VIII. 143) «curieux» (Tiktin), 1788 : Osman 
efendi, ce era om periergôs §i vrea sä aibä din toate pärtile înçtiintârï, len. Väcär 
HO. 283. — Et. : περίεργος, cf. aroum. perieryu (Nie., Pascu DEMR. II. 73).

perifan «éminent, célèbre». On ne connaît qu’un seul ex. dans Neculce : Ilie 
Cantacuzino cel tare çi mare, perifan (cf. Tiktin, s. v .).— Et. : περίφανος, cf. aroum.



pirifan «mândru, fudul, închipuit» (Geagea 391), alb. perifan «superbo» (Leotti), 
pirifani «Stolz, Hoffart» (Meyer).

perigrafi «rapport», 1783 : de la töte sträjile sä aibä a-§i aduce . . . însemnare 
çi cu de amäruntulü perigrafi, eine aü trecutü, eine aű íntratű seü e§itü din Bucuresci, 
U. I. 310, cf. 1793 : U. VI. 271, 1821 : Mitr. 182. — Var. perigrafie, Cant. Ist. 1er. 
407. — Et. : περιγραφή «description».

perigrapsi «décrire, dépeindre». Ce terme est fréquent chez D. Cantemir : in 
strîmt hotar a’I perigrapsi me voi nevoi, 1st. 1er. 111 | ce si pre aciast’a in scurt 
a’ti-o perigrapsi me voi nevoi, ibid. 129 | pentru Uleu . . . precum comoàr’a min- 
ciunilor si izvorul amestecaturilor sa fie, ti-1 perigrapsisem, ib. 363, cf. ibid. 333. 
Peu après on le retrouve dans la correspondance de la famille Brâncoveanu (1713) : 
stiu câ dán al îi mai pre largu §i färä cusur sä vor perigräpsi, Iorga, Scris. Brânc. 4 | m. 
d. : socotiam cum färä dä cusur sä sä fie perigräpsind Märiei Tale toate, o. c. 7. 
Dans la première moitié du X IX e siècle ce mot réapparaît dans un roman traduit 
en roumain par Iordache Ionaçcu (1836) : perigrapsâçte întâmplârile . . . prietenii 
sale, Cat. ms. II. 395. — Var. perigräpsi (v. plus haut). — Dér. neperigrapsit «iné
puisable» : puteré cornului lui cu antïdotul cel nepretiuit si in de-bine-faceri neperi
grapsit, Cant. 1st. 1er. 265. — Et. : περιγράφω. Pour le dér. neperigrapsi cf. άπερί- 

0γραπτος «non décrit ; indescriptible»
perilavi «biens», 1801 : sä se faeä dupâ obiceiu o catagrafie de töte ale mônâ- 

stirii ce mi-se dà acum asupra-mi, prin catastih de perilavi, ca sä póta fi vëdut in 
vreme perilavi al meu §i paradosis ce am face, U. VIII. 137 | 1814 : catastih de 
perilavi, U. X. 251 | 1816 : însemnare de perilavi, U. X. 303 | 1819 : catastih de 
perilavi pentru toate lucrurile sfintei mänästiri Tismana, Cat. ms. II. 499 | 1836 : 
catagrafie de perilavi, Cat. ms. II. 500. — Var. perilavi, U. IV. 89. — Et. : *περιλαβή 
(cf. περιλαμβάνω «comprendre, contenir, renfermer» (P.), formé sur le modèle de 
παραλαβή «réception» ~  παραλαμβάνω «recevoir».

perilipsis (-uri Doc. Putn. I. 141) 1. «résumé, abrégé, contenu» (Tiktin), 1774 : 
slävite poroneï, a cärora perilipsisü sä se urmeze, Ur. VI. 439 | 1775 : sä se îe con- 
dicï deosebite întru care sä se trécâ în perelipsü töte râvaçele ce se daű, U. I. 67 | 1788 : 
cuprinderea Curanuluí ín perilipsis este acésta, len. Väcär. 248 | 1793 : perilipsis 
auszug excerptio Pred. I. 193 | 1817 : osebit perilipsis ce ni s’aü citit, U. X. 556 | 1825 ; 
care cercetare urmatä de cäträ dumnealor, se aratä ín jós ín perilips, Ur. XIX. 
64 I 1828 : vei mai paradosi Istoria, Loghica, Ritorica, Mithologhia ín perilipsis, 
Ur. VII. 172 | 1832 : acélé pisanii sä nu sä serié ín perilipsis, precum au fäcut unii, 
ci íntregi, din cuvânt ín cuvant, Rev. Arh. I. 90 ; 2. «relevé de compte», 1795 : §i 
fiind câ din perilipsis alü socoteleî se ve de câ sunt bani asupra lui, U. VI. 610 | 1820 : 
la perilipsisulu socoteli ce amü trimesü, Aman 190 | 1821 : sä ni se rëspundâ §i 
banii ce tree cheltuiala mai mult dimpreunâ cu dobânda lor, care se va arâta în 
perilipsis ce aveam a da, U. XIII. 163, cf. 1821 : TVlad. 118, Doc. Bari. II. 220, 
1824 : StDoc. XXI. 387, 1825 : StDoc. XXI. 296. — Var. perilips, v. plus haut, 
perelips, 1775 : U. I. 67, perelipsis, 1815 : Ghib. SI. VII. 78, 1821 : Doc. Bârl. 
II. 220, periplipsis, 1821 : TVlad. 138. — Et. : περίληψις (en Valachie aussi 
περελήψης, Ist. §c. I. 167).

periorisi I. (trans.) 1. «limiter, restreindre» (Pontbr., Cih. II. 685), 1816 : 
egumeniï . . . periorisind urmarea ocârmuiriï mänästirilor numai la a lor voin^â, 
U. X. 304 I 1820 : Domnul Ipsilant cu tótul împotrivâ la haractirul séü §i la sciuta 
sa megaloprepie nu ar fi periorisit stricarea ctitoricesceï orânduelï, U. XII. 436 ; 
2. «enfermer, isoler», 1822 : ca sä întîmpine întâmplâtôrea primejdie care pöte sä 
o adueä acest ticâlos, 1-aù periorisit la inchisóre, U. XIII. 294 | 1830 : pe loc s’au 
periorisit. . . casa acea (molipsità) a nu se amesteca cu sätenii cei l’alti, Arh. Oit.
VII. 309 (selon la note de l’éditeur le verbe grec signifierait «päräsit» ce qui est 
manifestement faux) ; II. (réfl.) «s’isoler, se renfermer». 1848 : Logof. Iordachi
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Ghica. . .  s ’a periorisit la moçia sa Deleniî eu hotarîre de a nu se depärta nicï cum 
de pe acea moçie, Anul 1848 I. 231. — Dér. periorisire 1. ((barrage, borne, limite, 
restriction» (Pontbr. 1. c.), 1833 : spre a nu urmà un feliu de periorisire dritului 
cuiva, INec. I. 2. 243 ; 2. «internement, isolement». 1848 : sä comandariseascä un 
slujitor vrednic ca sä dueä pe loan Pani pânà la moçia . . . unde sâ-1 a§eze sub 
periorisire de a nu e§i nicï cum de acolo, Anul 1848 I. 314, cf. II. 503. periorisit 
1. «contrait, forcé», 1826 : (târgovetii) se vëd periorisi(ï a nu cuprinde mal mult 
loc osebit de cât 15 stânjenï în lung, Ur. XIX. 53 ; 2. «interné», 1848 : D. Catargiu 
periorisitul Urichenii, Anul 1848 Y. 287. — Et. : περιορίζω «limiter, borner, circon
scrire, restreindre ; confiner, reléguer» ; περιορίζομαι «se restreindre» (VI.), cf. 
aroum. perioriséscu (Pascu DEMR. II. 73).

peripiisis 1. «courtoisie» (Tiktin), 1713: pä solul cest dupä urmâ în mare 
cinste §i bunâ peripiisis îl au, Iorga, Scris. Brânc. 4 | 1788 : acolo amű fostű priimi(ï 
eu multâ peripiisis, len. Väcär. IIO. 297 | 1804 : pentru acéstâ mare peripiisis aü 
arëtat împotriva jäluitorul forte mare nemultämire, U. VIII. 464 ; 2. «soin». 1795 : 
ca sä aibä cäutare §i Domnésca peripiisis acéla care s’a silitü la invä(äturä, U. V. 
418. — Var. perilipsis (sic !), ex. scriindu’ï eu cinste §i eu múlt perilipsis, R. Popescu, 
Mag. Ist. IV. 156 (mais cf. peripiisis ITzR. II. 378). — Et. : περιποίησις.

peripiisi «soigner», *1700 : stâpâniï îlü îmbuna §i’lü peripiisea, R. Popescu, 
ITzR. II. 388. 1818 : un capital spre a puté întâmpina färä prelungire furiile acesteï 
bólé §i a peripi(i)si pe ticâloçiï bolnavï, U. X. 1004. — Var. piripisi (terme dialectal 
de Valachie) «caresser» ( =  a râsfâ{à, §âin. Diet. Univ.5 479). — Et. : περιποιώ 
(-οϋμαι) «procurer; traiter, soigner».

peripiiticôs «courtois, complaisant», 1782 : eu un tropos foarte peripiiticos, 
Dum. Vari. 431 (cf. Pascu, XVIII. 1. 159). — Et. : περιποιητικός.

peripleumonie «pneumonie», 1785 : la Mehedinp s’a întêmplat de aü murit 
câtï-va ômenï de peri-pleumonie, Ist. §c. I. 55. — Et. : περιπνευμονία.

periplizon (-oane) «moquerie, raillerie». Ce mot, inattesté dans les diction
naires, est employé, selon M. A. Graur (BL. IV. 108), à Bucarest dans les expres
sions a lua in periplizon «se moquer de» ou a vorbi în periplizoane «faire des allusions 
mordantes». — Et. : περιπαίζω «se moquer de» (étymologie proposée par M. A. Graur, 
1. c.). Ce radical, à notre avis, semble avoir été contaminé par un autre (περιπλέον 
«par dessus, outre» ou πλησίον «proche, voisin»).

periplocát «(tissu) fantaisie», 1822 : saciac de Olanda adecä materie cusutâ, 
periplocat, U. XIII. 237. — Et. : περιπλέκω «entrelacer, embrouiller, compliquer»; 
περιπλοκάς, περιπλοκάδα «plante grimpante, lisseron» ; περίπλοκος «compliqué» (VI.).

perístas (is), -uri 1. «circonstance, occasion, occurrence» (Tiktin), 1705 : 
peristasurile a se cerca supt pravila nu câde, Cant. 1st. 1er. 217 | 1787 : deci 
rugäm ca dreapta Celui din Innáljime sä intäreascä la noï ajutorul asupra varvari- 
lor, la acest de acum peristasis, GenCant. 264 | 1798 : din peristasis alü vremei, 
ce este cunoscutä la to(ï de obçte, satele (erei s’aü ingreuïatü, U. VII. 194 | 1802 : 
cunoscênd acésta de fa(ä cädutä peristasis, U. VIII. 299 | 1808 : fie§-carele din 
n o i. . . este datoriü a ajuta la o peristasis ca aceea de pâtimirea fra(ilor no§tri cre- 
§tinï, U. IX. 341, cf. 1819 : Ur. VII. 85, 1820 : Iorga, Kotzebue 28, 1826 : Hurez 
173 : 2. «événement fâcheux, incident», 1821 : este trebuin(ä a merge unul dintre 
noï la Craiova spre a potoli acest peristasis, TVlad. 45. Le mot est attesté en Tran
sylvanie aussi, dans un ouvrage de Pierre Maior. 1809 : aci mäniosul care dupä 
osebite peristasurï, eu osebite chipurï îçi înveçte fa(a, BH. III. 7. — Et. : περίστασις.

periusie «fortune» (Tiktin), 1715 : cine au avut mueri, copii §i periusia lor, 
Iorga, Mor. 93 | 1780 : sä cuvine sä ia to(i din periusia ce i sä va aflà (~  πρέπει và 
λαμβάνωσιν δλοι άπό την ευρισκομένην περιουσίαν) Yps. 165 | 1792 : lucrurile nemiíj- 
cätoare ale acesteï pereusiï, U. IV. 143 | 1827 : sä se faeä catagrafi dä toatä periusiïa 
pärinteaseä. Furnicä, Comer( 362. — Var. pereusie, v. ci-dessus, perusie, *1760 :
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Hurez 309, perensie (faute de copie?) 1799 : Arh. Olt. VI. 296, perinsie, 1814 : 
Arh. Olt. XI. 74. — Et. : περιουσία.

p e t r i t i s  «faucon», 1701 : §i po(i sä asemeni trufiea pre o pasäre ce sä cheamä 
petritis (~  και ήμπορεϊ và όμοιάσης την άλαζονείαν εις τον πετρίτην), Μ. Cartojan, 
Fiore di virtù în lit. rom. Mem. Sect. Lit. III. 4. 171. — Et. : πετρίτης. Le terme 
usuel eût été §oim (<  hongrois sólyom).

pezodrém «courrier», 1815 : acestű räspunsu sà trimise ou pezodromulü dreptü 
pe la Craiova, Scris. TV. 19. — Et. : πεζοδρόμος.

pezodromie «voyage d’un courrier», 1819 : oraçul Iaçi. . . nëdâjduiam a mâ 
odihni putin dupâ atàte neticniri ce le am suferit în cälätoriea pezo(d)romiei mele, 
Ur. VII. 74. — Et. : πεζοδρομία.

picarisi, pichirisi (réfl.) «se fâcher, se piquer» (Tiktin, Damé), 1814 : acumü, 
dupé ce ï-aü scrisü uni altiï ca dum. te plimbï eu o ipochimenâ numaï de 12 anï §i 
aï hotärätü ca sä te câsâtoreçtï eu aceia, dumnealuï de totü s’aü picarisitü (Scris. 
TVlad. 16). L’a de picarisi s’étant assimilé à son entourage vocalique, on a obtenu 
pichirisi qui est la forme moderne et qui a pénétré aussi dans la langue populaire. 
Selon M. A. Graur (BL. IV. 108) «ce verbe . . .  est attesté chez Alecsandri et chez 
Xenopol et il est encore employé par les gens qui ont reçu une éducation grecque». — 
Et. : πικάρω «dépiter, bisquer, piquer» ; έπικαρίσ&ηκε «il s’est piqué au jeu» (VI.). 
Le verbe grec dérive de l’ital. picca (G. Meyer, Ngr. St. IV. 71, cf. πίκα «entêtement, 
pique») ou piccarsi (Tagliavini) et il était usité dans le parler grec de Moldo-Valachie 
(ex. 1797 : μάλιστα βλέπων δτι άρχισε và πικάρεται η Ένδοξότης του διά τε τό τακρίρι 
μας ~  trad. 1936. väzänd cä începuse a s e  p i c h i r i s i  pentru raportul mieu, 
Hurm. XIV. 3. 470). Inutile de supposer, selon l’hypothèse de M. A. Graur (1. c.) 
que nous ayons là un emprunt au grec πικρίζω aor. επίκρισα «rendre amer, devenir 
amer». Cette dernière forme ne ferait pas comprendre la génèse de la variante 
picarisi qui est antérieure à pichirisi. Le radical de picarisi existe en aroum. 
aussi : picâ «necaz. urä, picä» (Geagea 389). Pour le néologisme picâ en roum. 
(-= fr. pique) v. Tiktin, s. v. Cf. LM. Gloss. 445 (s. v.picarisire).

piestir (-uri) «presse», 1820 : s’aü dovedit, cä fieçcare HMËiiiHP(?)pôte sä 
dee câçtig pe an tal. 1000 çi fiindcâ HiiÊmHP«piiA[e] astä datä sunt opt, U. XII. 103. 
Urechiä n’ayant pas compris ce mot, a préféré le reproduire sans transcription. — 
Var. piistiruri, ib. — Et. : πιεστήριον.

piimû «poème» cf. Iorga, XIX. 1. 238 et 1820: poimata (U. XII. 104). — 
Et. : ποίημα.

piitis «poète» Le mot est fréquent dans les pièces d’Alecsandri. 1882 : m’am 
trezit ni tam ni sam piitis în fa(â eu afrodita din Târgul frumos, T. 1057, cf. ibid. 
1046. Il est attesté aussi dans un passage de Ghica où l’auteur veut imiter le style 
roumain des personnes d’origine grecque : vream sä diavasesc çi eu una Coletti ! 
carte a rämäneascä, un piitis, Scr. 163. — Et. : ποιητης.

piitîcesc «poétique», 1757 : färä çtiinta gramaticiï . . .  nu veï putea afla pre 
cuno§tin(a §i pre adevárul cel ascuns întru period, §i întru alte încheerï syntacti- 
ceçtï, piitice§ti §i altele, D. Eustatievici, Gramm. Cat. ms. II. 341. — Et. : ποιητικός.

pinax «table des matières», 1724 : pinacsü adecâ însemnarea de cele ce sä 
aflä într’acest Hronograf, Sava 1er. 337. — Et. : πίναξ, cf. aroum. pinacu «tablette» 
(Nie., Pascu DEMR. II. 74).

piotimie «aptitude», 1799 : de te veï fi fandasindu ca aï arëtatü ôre§ï-care 
pu(inä piotimie la o trébâ douë ce aï fostu orânduitü, U. VII. 183. — Et. : ποιότης. 
La terminaison s’est changée sous l’influence des mots comme filotimie.

piraœidâ (-de) «pyramide», 1705: piramidele Egyptului, Cant. 1st. 1er. 26911814 : 
aicï scriemü, cumü este zidità piramida, Dion. Ecl. 227. — Et. : πυραμίδα (πυραμίς).

piraxi «agacer, taquiner». Ce mot n’est attesté qu’indirectement, par la pré
face de la Grammaire de Radu Tempea. 1797 : în Tara Româneascâ, unde sânt
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amestecaR eu Grecii. . . améstecâ limba româneascâ eu grecïascâ, zicând : nu ma 
piraxi în loc de nu mä necäji saû supära, BH. II. 396. — Et. : πειράζω (aor. conj. 
πειράξω) «incommoder, déranger, agacer, taquiner» (P.), cf. aroum. pirâcsescu 
«ispitesc, deranjez, atâ|» (Geagea 391, selon Pascu «tenter, séduire» DEMR. II. 75), 
alb. pirdks «taquiner» (Meyer), piraksi «stuzzicamento, lo stuzzicare» (Leotti).

p irg  ( - u r i )  «tour, tourelle». On ne rencontre ce mot que dans une «Hrono- 
loghie Sfintei M-rei Neam^ului» (1849) : iarâ pre unii (vinova^i) îi zideà în niçte 
zandanuri care erà supt pirguri, Bogrea, DR. III. 739. — Et. : πύργος, cf. aroum. 
pirgu, piryu (Geagea 391), alb. pirk-gu (Meyer).

p ir io d  (accent?) «phrase composée, période», 1823 : (,,) adueätoare, sä puné 
la încéperea §i sfârçitul vorbei, a încheeturiï sau a pirioduluï, BS. 410. — Et. : περίοδος 
cf. alb. periôdh «periodo» ( = fjabim, Leotti).

p is to s i . Pour ce verbe, non enregistré par Tiktin, nous n’avons relevé qu’un 
seul ex. dans un Mémoire Anonyme sur la révolte de T. Vladimirescu : 1-aü desbra- 
cat pana la cäma§ä, pistosindu-1 §i eu paturile puscilor, cum sä pistosesc mérele 
când nu sínt coapte bine, TYlad. 334. Dans l’édition parue dans Rev. Toc. on lit 
en note : «bâtându-1 cumplit» (Mem. An. 388). Dans Damé (III. 221) il y a trois 
verbes susceptibles d’être mis en relation avec notre donnée, à savoir a pistosi «des
sécher», a se pistosi «se dessécher, tarir» (ex. pe la multe locurï izvoare de apa s’au 
pistosit, ïar altele s’aü dat de fa^â, «en plusieurs endroits des sources ont tari et 
d’autres ont jailli» Zil. R.) et pisto§i 1. «écraser, broyer, triturer, pulvériser» ; 2. «ros
ser, étriller». En outre il y a quatre dérivés : pistosire «action de tarir, de dessécher», 
pistoÿire 1. «action d’écraser, de broyer, de triturer, de pulvériser, écrasement, tri
turation, pulvérisation» ; 2. (pop.) «action de rosser», pistosit «part, passé de a pisiosh 
et enfin pisto§it 1. «écrasé, broyé, trituré, pulvérisé» ; 2. (pop.) «roué de coups étrillé». 
Damé a cru donc pouvoir faire une distinction nette entre pistosi «dessécher» et 
pistosi «écraser» Malheureusement cette distinction n’est qu’illusoire. Elle est con
tredit non seulement par notre première donnée, mais aussi par les exemples tirés 
de la poésie populaire. Bogrea a montré (DR. II. 794) que dans les formules magi
ques on lit souvent pistosesc au sens de «a pisà, a strivi, a mäceläri, a tâia». Ce verbe 
est certainement identique à celui dont nous avons parlé plus haut. Cf. Turci bogáéi 
cä säräciä, Greci haini cä chisägiä, Le§i pâgâni ca pistosià, Teod. 587. Dans ce pas
sage pistosi est un synonime de chesàgi, chisàgi «écarteler» (§äin. IO. II. 108). Il y a 
encore un substantif pistosealâ qui, selon Päsculescu (Lit. pop. rom. 368) a le sens 
de «cheltuialâ, íntrejinere zilnicä eu hranâ». Quelle est la relation étymologique 
entre ces mots que nous n’avons même pas osé de grouper selon l’évolution sémanti
que des diverses significations?

Nous avons l’impression qu’il s’agit de plusieurs verbes étymologiquement 
distincts qui ont abouti en roumain, par suite d’un développement convergent, 
à la même forme commune. Bogrea a renvoyé au verbe grec επιστίξω (sic !) «ponctuer» 
(DR., 1. c.), mais sa conjecture a peu de chance de probabilité. En l’admettant, 
on ne réussirait pas à éclaircir les diverses significations que ce verbe a prises en 
roumain. Bien qu’il ne soit pas tout à fait improbable de supposer l’évolution sui
vante [επι]στίζω «pointer, pointiller, tacheter, moucheter» pistosi *«tacheter» 
-> *«battre qch. ou qn en y laissant les traces des coups» -> «rosser, rouer de coups», 
nous préférons nous tenir à cet égard sur la réserve. Pour pistoseàlâ «întretinere 
zilnicä eu hranâ» qui renvoie à un infinitif tel que pistosi «entretenir, soigner, donner 
à manger à qn» nous proposons d’y voir le grec επισιτίζω «approvisionner, ravitail
ler» qui, au point de vue sémantique, correspond parfaitement au mot roumain. 
Les difficultés d’ordre morphologique ne sont pas sérieuses non plus : sous ce rap
port il suffit de renvoyer aux nombreux cas de flottement entre les suffixes de dériva
tion verbale (CGr. § 72). Quant a pistosi «écraser, rosser» nous ne pouvons naturelle
ment pas l’identifier, malgré l’homonymie absolue des deux formes, avec le grec
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πιστώνω «créditer, porter (passer) au crédit (d’un compte)» (VI.). Si l’on tient compte 
du fait que selon Damé pistosi veut dire «écraser, broyer, triturer, p u l v é r i s e r » ,  
il est impossible de ne pas admettre que ce mot remonte en dernière analyse à l’ital. 
pistare, pestare «ammaccare una cosa, percotendola p e r  r i d u r l a  in  p o l v e r e »  
TB. III. 960 (cf. REW.3 6536 et God. VI. 128, au mot pesteler). De pestare, pistare 
on aurait fait en grec moderne *πιστίζω (cf. corrispondere =- κορεσπον\δέρω ou -τέρω, 
mais aussi κορεσπονδίζω) et ce serait cette forme qui aurait donné en roumain 
naissance à toute une famille de mots. Pistosi «tarir, dessécher» serait dans ce cas 
identique à pistosi «écraser» et aurait passé en roumain par un changement de sens 
dont les détail restent encore à élucider (p. ex. «triturer, broyer» = - «sécher»). De 
même reste à préciser si roum. pisà (< la t . pi[n]sare) n’a pas influencé cette évolu
tion sémantique.

pitanotitâ «probabilité», 1793 : ve^ï face sä ne daR pliroforie, de este adeca 
istoria §i párere deçarta a numituluï Ciohodariü, spre a se pedepsi Ciohodariulü de 
câtre Domnia Mea, saü de este vre o pitanotitâ asupra acesteï întîmplârï, §i sä 
arëta(i Domnieï Meie, U. VI. 590. — Et. : πιθανότητα (pour πιθανό της).

pithó «persuasion, éloquence persuasive», 1788 : aräta unii câ [Al. Mavro- 
cordat] ar fi fácut iji un cuvant in limba latineascâ asupra pâcii eu atîta pitho §i 
dulceatä încît unii zic câ ar fi scos §i lacrime din ochii biruitorului atuncea Leopold, 
len. Väcär. HO. 269 (cf. Pascu XVIII. 1. 19). — Et. : πειθώ.

plachíe (-ii) 1. «mets préparé à l’huile, avec de l’oignon et du vin (spéciale
ment du poisson, cf. Tiktin, Damé) ; 2. «ragoût des paysans moldaves», ex. vom 
face plachie eu costite de porc de cele afumate, Creangâ (v. DEnc. 949) ; 3. «espèce 
de gâteau»? (Cili. II. 688). — Et. : πλακί, πλακή «salmis de poisson, de morue sèche 
etc.» (VL). Cihac était d’avis que plachie remonte à πλακοϋς «gâteau» et il protestait 
vivement contre l’assertion que plachie soit «o mâneare de peçte».

plaghios «indirectement, de côté», 1782 : curtea Rosiii nu se sileçte aevea 
pentru fölösül §i interesül celorlalte inpärätii §i noroadelor crestineçti, ci numai 
plaghios, Dum. Vari. 437 (cf. Pascu, XVIII. 1. 159). — Et. : πλαγίως.

I. planisi 1. (trans.) «séduire, fasciner» (Tiktin, Damé), 1822 : cumplit ceas 
afurisit Acel ce m’au planisit, Mumul. Rost 32 | 1838 : aceastä voaträ bunâ au 
incercat a planisi pre duçmana odihnei mele . . .  la voia mea, Barac, Hal. VI. 177 ; 
2. (réfl.) «se laisser séduire, céder». Début du XIXe siècle : uni o (dragostea) fac 
oarbä, câcï ceï ce sä jervesc eï ca un orbü este ne-väzänd, nicî putänd în^elege ce 
iubeçte §i la ce s’aü planisit, Cat. ms. I. 441. — Var. palnisi 1801 : s’a întêmplat 
câte-va mor$ï de ômenï într’acéstâ primâvérâ trecutâ, dupé cum §i la alte pär î 
s’a întêmplat §i palnisiR fiind, câ trupurile cele morte fàcêndu-se dupé cum die 
vêrcoîacï, aü fost desgropat 2 trupurï, U. VIII. 26. — Dér. planisire 1. «séduction» 
(sens non attesté) ; 2. «projet, conception» (cf. pianos). 1800 : în Atena se ivise o 
Jenie ( =  génie) sau o agerime a min^ii, care era toema a§a din adâncime înaltâ, 
plinà de planisiri départe cäutätoare, loan Piuariu Molnár, Ist. Univ. I. 341 (cf. 
Lupaç, Cron. Trans. I. 89) ; planisit «séduit», *1720 : cine, de ce este planisit §i 
orice lucru ii place, Aceluia strâmtorat rob §i slugä sä face, Gh. Cozianul, cf. Pamfile, 
Diav. 7. — Et. : πλανώ, cf. aroum. plànipsesc, plànâsesc «séduire, tromper» (Geagea 
393), alb. tosque planeps, cal. pjanéps (Meyer). Le sens 2 de planisire est dû très 
probablement à une contamination sémantique de planisi avec le lat. planum 
(fr., all. plan) ce qui n’est guère étonnant puisqu’il s’agit du texte d’un auteur 
transylvain (cf. Gâldi, Problemi, 17, MNy. XXXV. 13).

Π .  p la n is i  «aplanir, égaliser, niveler» (Pontbr., Damé). — Dér. planisire «apla
nissement, nivellement, action d’aplanir» (Pontbriant). — Et. : πλανίζω «planer, 
raboter», cf. πλανία «plane» (P.), alb. pllanjé «id.» (Hardy).

p la n i tâ  «planète» (Tiktin), 177: aciastä lunâ a lui Ianuarie . . . ïaste ca o 
planitâ . . . caré poartâ întru sine pohvalele Patrieí noastre, BH. IL 234 | 1788 :
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acestea sínt stele §i se numesc planite, len. Väcär. IIO. 258 | 1799 : §i tin pu^intel, 
pänä stau planitele pre tocmeala lor, GCr. II. 166. — Var. planéta, 1733 : GCr. 
II. 26. — Et. : πλανήτης.

plános «plan, projet», 1820 : Joseph Weitz Maurer—Meister (se îndatoreste) 
la cinstita mânà dumnealuï porucicului loan Odobescu . . . sa-i facü casele ce le 
are arse . . . dupä planosul ce sä vede întocmit cheara dâ însum prin deosebita 
hartä, StDoc. XI. 269 (cf. planisire). — E t.: *πλάνος (< la t . planum ou plutôt 
ital. piano, fr. plan ce qui expliquerait mieux le changement de genre).

plasmà «créature» (Cih. II. 688, Damé). Emprunt individuel de D. Cantemir : 
tu esci plasm’a si zidirea a vecinicului imperatu, Gâlc. V. 90 | cotre a sa plasma 
eu miloserdia intorcêndu-se, ibid. 113. — Et. : πλάσμα, cf. aroum. plâzmà, plâse 
(Geagea 394), alb. plasmonj (Hardy 33). Du même radical on a roum. plâzmui «créer, 
former» dès le XVIIe siècle.

plastográf 1. «faussaire, celui qui fait des faux en écriture» (Tiktin, Damé), 
1810 : dovedit de viclean çi plastograf, U. IX. 457 ; 2. «faux, falsifié», 1738 : Acesta 
zapis ca un dovedit de plastograf §i adueätor de mai multä tulburare, divanul încu- 
viinteazâ a sä lua de la mâna lor §i a sä rumpe Ghib. SI. XIII. 45 | 1839 : pentru 
hârtia pomenitâ mai sus ci nu este scrisâ de mine . . . carile sä adeverez plastografâ, 
Doc. Putn. II. 174. — Dér. plastografià «fausser», ex. Fänicä are’n mânâ o poli^ä 
ale cärei giruri le-ai plastografiat ca sä ridici cinci mii de lei delà societate, Car. T.1
I. 191. La forme plastograt «falsifié» (cf. 1738 : Ghib. SI. XIII. 45) est isolée et d’ori
gine douteuse. L’adjectif plastografic est très rare (cf. LM. IL 681). — Et. : πλα- 
στογράφος.

plastografie «crime du faussaire ; falsification» (Tiktin, Damé), 1792 : eu 
vina de plastografie, U. IV. 194 | 1838 : douâ documenturi a dsale post. C. Pla- 
ghino cäzute supt clevetire de plastografie Ghib. SL XII. 57 | 1875 : condica civilâ 
a Moldovei a fost tipäritä numai de frica plastografiei dupe cum se vede din 
prefa(.a-i, Eminescu (cf. RFR. VI. 322). — Et. : πλαστογραφία.

platan «platane», 1705 : plátanul carile dinainté câpistii lui Apollon éste sadit, 
Cant. 1st. 1er. 118. — Et. : πλάτανος, cf. aroum. plátan (Pascu DEMR. IL 77).

plie (-uri) «enveloppe, pli» (Tiktin). Usité jusqu’à nos jours. — Dér. pliculef 
(Damé), plicui «mettre sous enveloppe» (Tiktin). — Et. : πλίκος, cf. aroum. πλίκον 
(Nie. 432), ital. plico, fr. pli, esp. plica (Cih. IL 688).

plicticós 1. «ennuyeux, fastidieux, embêtant» ; 2. «fâcheux, agaçant» (Tiktin, 
Cih. IL 688). Très usuel. ; on dit aussi plictisitor. — Et. : πληκτικός.

plictisi I. (trans.) 1. «ennuyer» ; 2. «agacer, taquiner» (Tiktin, Damé). Le 
sens 2, inexistant en grec, est assez fréquent dans la prose moderne. 1924 : (Docto
ral) §i ce ofi^er! Intreabä-mä pe mine. L’am vâzut §i pe el la baie! Fain bäiat! 
(Bujorescu, aspru, incet) Fa bunätate, doctore, m’ai plictisit, Theodorian, Bujor. 94 ;
II. (réfl.) 1. «s’ennuyer, en avoir assez», *1900: m’am plictisit sä mai tràiesc eu 
o rublä §tearsâ, Car. T4. I. 269 ; 2. «se fâcher, être fâché», 1926 : Ger! . . . zise 
distrat. . . §i se plictisi cä Lina nu se astâmpârâ, Papadat—Beng. Fee. 591. — Var. 
plectisi (Damé, 1. c.), plihtisi, Al. T. 261. — Dér. plictisire, plectisire «action d’en
nuyer, d’assommer» (Damé); plictisealâ 1. «ennui»; 2. «chagrin»; plictisit 1. «en
nuyé» ; 2. «navré, vexé». 1920 : Vraca . . . era . . . plictisit pânâ la descurajare de 
cele petrecute. Cäderea in alegeri il jicnise adânc, Davidescu, Cons. 130. — Et. : 
πλήκτω (πλήττω, vulg. πλήχτω) «ennuyer, embêter» (VI.). Le sens 2 est dû certaine
ment à l’influence du fr. ennuyer et ennui qui réunissent en eux les sens de «lassitude 
morale» et de «chagrin».

1 Même en Transylvanie on emploie plictisi non seulement dans son sens nor
mal, mai aussi pour dire «embêter, énerver». 1911 : Dr. Traian Hurmuzäu (Domo- 
lindu-se. Plictisit). Ce vrea? De unde-!? O. Goga, Insemn. unui trecâtor, 126.



2 3 1

p lire x ú s io s  «fondé de pouvoir, plénipotentiaire». 1783 : ca unü plirexusios ce 
eçtï, pedepsindu-ï dupâ faptele lor, U. I. 272 | 1811 : divanul de aicï, eu care este 
dator çi plireesusios dumné-luï a corespondarisi necontenit, U. IX. 281 | 1822 : în 
tinutul împërâ(iei petrece cinstit plireesusios elciü Rusieï, Domnul Tamara, VI. 258. 
On rencontre souvent la forme roumanisée plirexiisiu, -ii (cf. Bogrea, DR. II. 794) : 
1794 : agence de Vechili plireesusii, U. VI. 562. Le pluriel en -ii pourrait être con
sidéré aussi comme l’emprunt de πληρεξούσιοι, d’autant plus qu’on rencontre par
fois aussi l’acc. grec du même mot : 1803 : pentru datoriile cari sunt sä se plâtéscâ 
nu aü venit nicî un plireesusion vechil, U. VIII. 524. — Var. plirusisii (plur.) 1812 : 
U. IX. 208. — Dér. plirexúsie, 1822 : U. XIII. 153, plirecsiisistie, 1809 : U. IX. 344 
«plein pouvoir». — Et. : πληρεξούσιος.

plirexusiotitä «plein pouvoir», 1775 : oamenî ce çâdea pe moçâile dumnealor 
avea toatä plirexusiotitä, GenCan. 541 | 1818 : acéstâ chibzuire sä li se dea câtre 
Märia Ta plirexusiotitä, U. X. 1091 | 1821 : se pornise dumnealuï Vornicul Samur- 
ca§ eu desâvârçita plirexusiotitä, TVlad. 48 | 1840 : având sâvârçitoarea pereesu- 
siotitâ a Domnului, Ur. VI. 132. — Var. perexusiôtità, v. ci-dessus, plirexàsiôiita, 
1808 : Arh. Bas. I. 3. 16. — Et. : πληρεξουσιότητα (pour πληρεξούσιό της).

pliroforie (-ii) «renseignement, information» (Tiktin, Cih. II. 689), 1756 : 
mäcarä cä sä pot arätä . . .  la toatä obçtimea §i printr’alte mijloace de fapte bune, 
iarâ mai aleasâ priroforie . . .  sä vede la to(i a fi evlaviea . . . lor cäträ svintele 
lâcaçuri, Ur. X. 210 | 1771 : eu cea mai largâ a mea pliroforie, Arh. R. I. 233 | 178 5: 
sä avem Domnia Mea insciin(are eu pliroforie pe larg de patima acésta, IstÇc. I. 
55 I 1795 : aceastâ cercetare . . . s’aû fâcut de rândui(iï . . . spre mai bunâ pliroforie 
§i aflare a adevärului, DocBârl. II. 89 | 1802 : cât sânt de trebuin(ä spre oare§ 
care pliroforie, Ghib. IZ. IV. 2. 38 | 1817 : eu bunâ pliroforie de acéstâ bätälie, 
Pit. Hristache, U. III. 456 | cf. 1820 : Aman 52, 1837 : Gorovei, Contrib. Stamati 6, 
cf. 1848 : I. 188. — Phras. : a da pliroforie (Tiktin), 1791 : sä ne daï pliroforie 
numai delà lét 1775 íncóce, U. IV. 32 | 1804 : ne-aü dat tótá pliroforia de socotelile 
casei, Cond. Yps. 327 | 1832 : sä va da . . . îndestulata pliroforie de cererea ce sä 
face, Rev. Arh. I. 98 ; a trimete pliroforie, 1792 : sä trimé(â §i acéstâ pliroforie 
Máriei séle färä de zäbavä, U. IV. 90 ; a face pliroforie, 1792 : dupâ pliroforia ce 
ne face dumnéluï vel logofëtû de dreptul acéla, U. IV. 143 ; a luà pliroforie (Tiktin 
1. c.), 1786 : dupâ pliroforia ce amü luatű, U. II. 436 | 1791 : luându incredintarea 
!ji pliroforia, U. IV. 60 | 1799 : am luat pliroforie de starea amândurora moçiilor, 
StDoc. III. 88 I 1822 : va lua destula pliroforie cinstita chesaro-cräiascä Aghen(ie, 
U. XIII. 164, cf. 1826 : Ur. XXII. 309 ; a prirni pliroforie, 1792 : dupâ pliroforia 
inscris ce o ve(î primi, U. IV. 146 ; a avea pliroforie, 1804 : dupä deplinä §tiin(â 
§i pliroforie ce aü pentru starea (inuturilor, satelor §i locuitorilor, Ur. I. 15. — Var. 
pleroforie, 1787 : U. III. 92, pliroferie, 1829 : Doc. Bârl. II. 277, priroforie, 1756 : 
Ur. X. 210. — Et. : πληροφορία.

pliroforisî 1. (trans.) «donner des renseignements, renseigner, informer, avertir, 
faire savoir» (Tiktin, Cih. II. 688), 1713 : eu alt pärlej voi pliriforisi pre Märiia Ta, 
Iorga, Scris. Brânc. 7 | 1783 : pliroforisindu-1 de tóté, U. I. 329 | 1787 : pentru 
lânâ nici de sumâ nici de pre(, nu te putem pliriforisi pe Dumneata, Furnicä, Doc. 
I. 60 I 1792 : sä-ϊ pliroforiséscâ de tóté pricinile hotaruluï, U. IV. 36 | 1797 : se 
zice sä má pliroforiseçtï in loc de sä mä faeï cunoscut saü luminat, R. Tempea, Pref. 
BH. II. 396 I 1798 : pliroforisindü pe to(ï de obçte, U. VII. 508 | 1821 : venirea 
mea và va pliroforisî pentru adeväratul ziselor mele, TVlad. 56 | 1863 : hîrtiile 
acestea te vor pliroforisî mai bine decit mine, Fil. Cioc. 314 ; 2. (réfl.) «se renseigner, 
s’informer, apprendre» (cf. Tiktin), «se convaincre, se persuader» (Damé), 1757 : 
intru adevâr niam preroforisit, Ur. IV. 8 | 1769 : plecarâ la Focçani sä sä pairo- 
foriseascä (sic!), GCr. II. 128 | 1775: de vreme ce ne-am pliroforisit, Ur. VI. 456 j 1782: 
precum m-am pliroforisit eu mergerea mea in urmä la Tarigrad, Dum. Vari. 449 j 1787:
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între aceste pe larg ne-am pliroforisit GenCant. 262 | 1800 : mâ rog pliroforise§te-te 
d-ta din copia zapisului vânzârii, Doc. Bari. II. 97 | 1813 : sä vä pliroforisi^i de 
arätare §i cerire ce au fâcut, ibid. 139 | 1825 : aducându-le la einst. Logft. sä sä 
pliroforisascä, StDoc. V. 269 | 1848 : va pliroforisi einst. Depart, din copiile alätu- 
rate, Anul 1848 I. 274 | 1853 : te-ai pliroforisit cä am prins o simpatie foarte mare 
pentru dumneata, Depärä^eanu, Don Gulicä, cit. Cioränescu, Depär. 31. La forme 
réfléchie, que Damé considère comme vieillie, est attestée aussi dans une comédie 
moderne qui évoque l’atmosphère de la fin du X IX e siècle. 1924 : (Cärbuneanu) 
Nu pricep nimic. (Doctorul, dând din cap) Ai sä te pliroforiseçti repede, draga, 
Theodorian, Bujor. 1. — Var. plirofori (réfl.) 1795 : U. VI. 746, 1804 : U. VIII. 
441, 1814 : Urechiâ, Caragea 12, 1822 : U. XIII. 339 ; pliroforosi 1805 : Ur. XVII. 
473 ; pliriforisi, 1819 : Furnicä, Comert 305 ; poliroforisi, 1803 : U. VIII. 528 ; 
plirofonisi (?) 1794 : VI. 174 ; priroforisi, 1786 : Arh. Olt. VIII. 332, preroforisi, 
1757 : Ur. IV. 8. — Dér. pliroforisire «action de se convaincre, de se persuader, 
conviction, persuasion» (Damé) ; pliroforisit «renseigné, informé». 1785 : ca sä fi(ï 
la acésta bine pliroforisitï, U. I. 489 | 1791 : cum arëtâm mai susû suntem bine 
pliroforisitî, U. IV. 62. — Et. : πληροφορώ «donner des renseignements, renseigner» ; 
πληροφορούμαι «se renseigner».

p lix is  «ennui» (foarte reu formatu . . .  se cere . . . forma plexe sau plesse, LM. 
Gloss. 452), 1821 : noï eram obicinuitï cam eu singurâtate, ïarâ acum ni sä pare 
cam plixis, pânâ ne vom obicinui, StDoc. VIII. 136. Ce mot qui est attesté aussi 
chez Héliade (BS. 589) et N. Gane (e plixis mare în Bucuresti, v. DEnc.), est encore 
usité de nos jours, «surtout dans un certain milieu (vieilles gens de Bucarest qui 
ont fréquenté l’école grecqu ou qui ont été en relations avec des Grecs, v. A. Graur, 
BL. IV. 109)». — Var. plictis (sous l’influence de plictisi, plicticos, v. Graur, 1. c.) ; 
lictis-plictis (accent plus fort sur l’initiale du premier mot) «ennui terrible» (Graur, 
1. c.). — Et. : πλήξις; dans lictis-plictis le premier terme pourrait être gr. λήξις 
«fin, cessation, échéance, expiration de terme» et dans ce cas l’expression indiquerait 
«l’expiration d’un terme (p. e. du délai donné pour un payement) (est un) événe
ment fâcheux» (cf. a se plictisi «être fâché»). A l’origine cette expression aurait été 
empruntée au langage des hommes d’affaires. Néanmoins M. Trivolis m’a fait remar
quer qu’il s’agit plutôt d’un terme semblable au corfiote αρτης-δάρτης «uomo ehe 
lavora sempre».

p o d  (-e) «pied d’un vers», 1784 : stihol (c. à. d. l’hexamètre) este di 6 pode, 
al cincile pod dactilos §i al çasâle pod esti spondios, Cat. ms. IL 77. — Et. : πόδι.

p o e m á tio n  «pièce de vers, petit poème», 1800 : Tiganiada sau tabära tigani- 
lor. Poemation eroi-comico-satiric, aleätuit în douäsprezece cântece, Tig. 11. — 
Et. : ποιημάτιον. Cf. piimâ.

p o lih ró n io n . p o lih rô n iu  «formule de félicitation dans la liturgie ecclésiastique 
(commençant par les mots πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ό Θεόςfo (Tiktin). Attesté 
souvent chez les petits chroniqueurs cf. Gheorgh. Log. 304, En. Kog. 253. — Et. : 
πολυχρόνιον.

p o liló g  «bavard» (LM. II. 407). Ce mot n’est réellement attesté que dans la 
Chronique de Zil. R. : Cunosc pe ce! care citesc, cä aü venit la supërare §i sínt 
aproape a më numi çi polilog, Zil. R.—Hasdeu 55. — Et. : πολύλογος.

p o lilo g h ie  ( - i i )  «long discours confus, bavardage, verbiage» (LM. II. 704, 
Cih. IL 698, Damé). Le mot paraît avoir eu d’abord un sens spécial dans les dia
gnostics médicaux. 1794 (à propos d’un aliéné) : are o poliloghie uimitâ çi färä 
temeiü, U. VI. 805. Au XIXe s. poliloghie est attesté, entre autres, dans la Chri- 
nique de Zil. R. : Nu veni la supërare, iubitul meu cétitor | Câcï §i cü de vorbâ 
multä mult mâ aflu feritor, | De aceïa §i îndatâ cum am cunoscut prisos | Conteniï 
poliloghia, ca sä scap d’acest ponos, Zil. R.—Hasdeu 55. Actuellement poliloghie 
ou plutôt polologhie (Tiktin, DEnc.) est un terme assez fréquent du langage familier.



1884 : Vodá . . . väzänd cä hârtia luï mo§ Roatä cuprinde múlta polologhie, CL.
XVII. 116 I 1906 : Fire-ar ca polologhia measä nu-(î para anostä, Ur. Bue. 152 | 1924: 
polologhie múlta nu e, Scarlate, Theodorian, Bujor. 120 | 1928 : ca sä mä lini§tesc 
cä m’am scos din räbdäri! . . . Auzi Dumneata! Vine sä-mi fac poliloghii sä-mi las 
eu casa mea, eu, om açezat, Eftimiu, Omul 5 | 1932 (à propos d’un article de jour
nal) : primele rânduri umflate, bombastice, o poliloghie eu preten(ii literare, Cocea, 
Fecior de slugä 61 | 1935 : pe Nadina o plictisea polologhia asta, Rebreanu, Räsc. 
134. — Var. moderne (mais isolée) : polologie, 1937 : RCr. XI. 1. 101. — Et. : 
πολυλογία, cf. aroum. poliloyie (Nie., Pascu DEMR. II. 78).

poliorchie «siège» (dans le glossaire de GCr. le mot est traduit par «approches»), 
1773 : eu poliorebii mare la lucrare çi färä de seäpare aü socotit sä piïarzâ eu tótul 
cetate, GCr. II. 92. — Et. : πολιορκία.

polipichil «hypocrite», 1715 : amândoï oameni poniri §i polipichili, Arh. R. 
II. 6. — Et. : πολυποίκιλος «très varié, bigarré, bariolé». Le sens figuré du mot n’est 
pas attesté en grec.

polipichilie «bigarrure, bariolure» ( =  pestriciune, lucrul carile are multe fécie, 
flori, Gl. 1st. 1er. 17), «hypocrisie». 1705 : crâng’a scarnavii, iasc’a sicofandiii, izvodul 
epiorchiii, pilda obraz nicii si vapsâl’a polipichilii, Cant. 1st. 1er. 365. — Et. : 
*πολυποικιλία «bigarrure» (cf. polipichil).

polistávrion «surplis épiscopal» (Damé). — Var. polistauru (LM. IL 707). — 
Et. : πολυστανριον «vestis patriarchalis, a multis intertextis crucibus sic appellata» 
(Steph. VI. 1436).

póli(á 1. «lettre de change» (Tiktin, DEnc.). En ce sens le mot est attesté 
dès le début du XVIIIe siècle (N. Costin, f  1712) ’Fréquent dans le Code Carageà 
(DEnc.), il s’emploie encore aujourd’hui dans la langue commerciale ; 2. «police 
d’assurance» (DEnc.). — E t.: πόλιτσα ( <  ital. po lizzcK  gr. άπόόειξις, cf. Maidhof 
XIX, REW3. 528). Au sens 2 le mot peut provenir de l’italien ou du français.

politevsi 1. (trans.) «tromper, promener» (Tiktin), 1788 : Evropeil il poli- 
tevsea eu mîglisirï, len. Väcär. IIO. 2. (réfl.) «être en vigueur, en vogue, à la mode», 
1802 : când vor cumpëra negu(ätorii zaherelele, sä se pläteascä eu banï gata, eu 
pre(ul ce se politifseçte, Tez. IL 312 (cf. §äin. IO. I. 300, 303) | 1805 : toatä epimelia 
noastrà este dâ cele ce sä politefsäsc, adecä limba fran(ozascä, clavir §i celelalte, 
lorga, Contrib. înv. 6. — Var. politifsi, v. ci-dessus, polit[i]psi, St. Doc. X X I. 42. — 
Et. : πολιτεύομαι «avoir telle ou telle forme de gouvernement, être en vigueur, 
avoir tel cours» ; (vuig.) «ménager, traiter adroitement ; tromper» (VI.).

politic (-ci) (accent?) «homme d’état, politicien», 1705 : a celor intielepti 
politici chiverniseala, Cant. 1st. 1er. VI. 210. — Et. : πολιτικός.

politicà (-ci) 1. «politesse, courtoisie» (Tiktin), av. 1730 : le aräta politicä 
$i cinste mare, Amiras 171 | 1783 : [polite(a e] politicä, Condeescu, Al(idalis 29 | *1820: 
chiar §i politicä cere sä mergem sä-1 salutäm, A. Pann 192 | 1882 : frumoasa poli
ticä . . . vä duce(i §i mä läsa(i in mijlocul drumuluï, Al. T. 1047 ; 2. «étiquette», 
1762 : (àrëmonia Domnieï noué, cänd vine Domnul in scaun eu ce politicä §i rän- 
duealä se cinsteçte, Gheorgh. Log. 289 ; 3. «politique» (sens inattesté au XVIIIe s.). — 
Et. : πολιτική.

politicale (pas de sing.) «affaires politiques», 1869 : ce sä scriu? Politicalele 
nu ne piac la amândouâ, C. Negr. CL. III. 98. — Et. : πολιτικά (τά).

politicesc 1. «politique, civique, bourgeois» (Tiktin, Damé), 1702 : politi- 
ceçtile legi, GCr. I. 344 | 1705 : chivernisála politiciasca, Cant. 1st. 1er. 45 | 1765 : 
cinstite petreceri politiceçtï, Ur. VII. 49 | 1773 : pravilele cele politiceçti, GCr. 
IL 87 j 1788 : atâtü parte ostasiéscà câtü §i politicéscâ, len. Väcär. IIO. 284 | 1814 : 
aceastä politiceascâ a pravilelor condicä, Doc. Call. I. 544 ; 2. «laïque». 1700 : nu 
sântü învàtâturï de obiceaiû §i politiceçtï precum sântü acéla ale lui Epicrit, GCr. 
I. 337 ( 1755 : atâtü parte politiceascâ cât §i partea bisericeascâ, Ur. 1. 329 | 1762 :
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cu sobor bisericesc §i politicesc, Gheorgh. Log. 320 | 1798 : un odor purtätoriü 
de folos pär(ii politiceçtï, GGr. II. 162 ; 3. «concernant l’étiquette», 1705 : dupä 
politicescul obiceiu inchinändu-se, Gant. Ist. 1er. 224 ; 4. «politique», 1788 : §tiin(a 
politiceçtilor otcârmuirï, len. Väcär. HO. 280 | m. d. : acea politiceascä bunä orin- 
duiala §i ostä§eascä §i iconomiceascä a teriï, GenCant. 278. — Dér. politice§te «politi
quement, au point de vue politique, civiquement» (Damé). — Et. : πολιτικός.

politic! 1. (trans.) «ménager, traiter adroitement», av. 1743 : numai Muntenii 
eraü cu douâ obraze : arata prieteçug çi cäträ Antioh Voda §i cäträ partea lui Mihai 
Vodâ : §i aça politicia lucrurile de ambe pártile, Nec. 315 ; 2. «s’introduire, s’implan
ter, acquérir droit de cité» (Tiktin ; en ce sens attesté dès le XVIIe s.). — Et. : 
πολιτεύομαι «ménager, traiter adroitement» (cf. politefsi). Le sens 2 semble être 
dû à l’influence de politie (XVIIe s. 1. «état», 2. «ville»).

politicós 1. «doué des qualités d’un homme d’état» (Tiktin), 1788 : sultanul 
Mehmed era . . . foarte viteaz çi politicos, len. Väcär. HO. 258 ; 2. «poli, courtois». 
Au sens 2 le mot est très usité jusqu’à nos jours. — Dér. nepoliticis, 1870 : GL. IV. 
313. — Et. : πολιτικός.

politisire «civilisation», 1815 : întru aceste [oraçele §i politiile] au înflorit cele 
mai múlté din folosâtoarele izvodiri a omenirii, §i întru toate altele, aceste §i însuçi 
vie^uirea omeneascâ tràgându-o prin frâile politisârii din asprimea prostiii, au 
adus’o în starea aceasta a bunii cuviintâ, Doc. Bârl. IL 198 | 1827 : politisirea 
némului omenesc nu poate se se mai opréscâ, Eufr. Pot. 30. — Et. : πολιτίζω «civi
liser, policer» cf. aroum. politipsesku «civiliser» (Nie.), pulitipsit (Geagea 399, Pascu 
DEMR. IL 78). Du même radical : alb. poltis «gradire, accettare» (Leotti).

politricä, politrichie «nom de plante» (adianthum capilli Veneris, Cih. IL 
689). — Et. : πολύτριχον.

ponir (-i) «méchant, malin, rusé», 1715 : Arh. R. IL 6 (cf. polipichil). — 
Et. : πονηρός.

poricále «fruits» (Tiktin). Terme populaire de Moldavie. 1881 : cumpärä-ne 
el . . . cofe de zmeurâ §i fel de fei de poricale, Creangâ, CL. XV. 447. — Et. : (ό)πωρι- 
κά (tà ).

portocálá (-e) «orange» (Tiktin). Pour un ex. de 1792 cf. U. IV. 239. — Var. 
porlocdlà, potroeà, ibid, portocálá Furnicä, Corner! 387. — Dér. portocdl «orangier», 
portocaliu «orangé». — Et. : πορτοκάλλι, πρωτοκάλλι, cf. aroum. portocdle, purtuedh 
(Nie.), alb. portokale, protokal (Leotti), turc portouqâl «Portugal, orange, fruit» (v. 
Cih. II. 606 qui range ce mot parmi les éléments turcs). L’époque de l’emprunt 
est douteuse ; pour pouvoir l’établir, il faudrait connaître l’extension géographique 
du mot dans les régions roumaines. En tout cas il est certain que dans la langue 
ancienne aussi nàramzà était assez usitée. A propos de ce mot Tiktin fait remarquer 
que «seit etwa 1830 durch portocálá ersetzt». Cette remarque paraît assez juste, 
étant donné que nàramzà est encore attesté vers 1825 (v. Furnicä, Doc. 34) et qu’il 
est usité aussi dans le roman de Filimon (Cioc. 39). Il est bien probable que portocalà 
pénétra dans les langues balkaniques par l’intermédiaire du commerce levantin 
(cf. sicil. purtugallu, cal. portukallu, tar. purtiyallu, nap. portogalle, cat. portogalle 
«orange» REW.3 6677), vén. portogalo, gén. portugô, bol. portugál (Tagliavini), etc.
V. aussi Leite de Vasconcellos, Liçôes de filológia portuguesa, Lisbonne, 19262, 325.

practicà (-ale) «procès-verbal», 1780 : sä (ie §i deosebite practicà, adecâ 
condici (~  và βαστούν και ξεχωριστά πρακτικά η κώδικας), Yps. 158 | 1782 : iatä 
§i cele prea tainice practicale plenipotenjialilor soli, Dum. Varl. 424 | 1785 : care 
dise ale lorü sä le scriej,! ín deosebite practicale, U. I. 342 | 1791 : ca sä faeä 
practica de pricinä, întru care sä se scrie atätü <)isele unuia [cat §i], rëspunsulü 
altuïa, U. IV. 153, cf. 1807 : U. IX. 122, 1814 : Ur. XV. 344. La forme articulée 
du sing, est practicaua (practicaoa, Ur. 1. 228). Quelquefois le mot est précédé 
d’un article, voire d’une préposition grecque (1794 : li s’aü luatü in scrisü is ta



oraciica . . . avutulü lorü i zestrele femeilorü, U. V. 219). — Et.: πρακτικά (τά). 
Le mot n’a subi en roumain aucun changement de sens. Nous n’avons relevé aucun 
ex. des significations données par Cihac («pratique, routine, projet de loi, procédure 
et style d’un acte, permission d’aborder et de trafiquer donnée à un vaisseau»
II. 690).

practices (-§i) «pratiqué, expérimenté». Vieux terme administratif qui s’est 
conservé pendant quelque temps dans le langage familier (Tiktin, Cih. II. 690). 
1782 : un [om| practicos, Dum. Vari. 398 | 1784 : amü orênduitü Domnia mea 
pe medel. Ianache ca pe unü practicosű, U. I. 394 | 1790 : practicos în ale vitelor, 
U. III. 397 I 1792 : unü boeriü pàmênténü al locului de acolo, practicosü çi vrednicü 
de tréba acésta, U. IV. 33 | 1800 : boer de la E§ fiind totdeauna practicos intre 
giudecáj,, StDoc. XI. 65 | 1821 : s’a orênduit Boranescu estractor al Vistierieï, ca 
un practicos §i ideát, TVlad. 113. — Var. prahticós, 1791 : U. IV. 33, practic, 1821 : 
Aman. 58. — Dér. neprac icós «inexpérimenté», 1811 : Nicolae Glogoveanu . . . cere 
destituirea unuí condicar, bátrán §i nepracticos, U. IX. 293. — Et. : πρακτικός 
(πραχτικός).

practisi 1. (trans.) «exercer, mettre au courant» (Cih. II. 690, Damé) ; 2. (réfl.) 
«s’exercer, se mettre au courant» (ibid.). Nous ne savons pas si ces deux verbes, dont 
mus n’avons relevé aucun exemple dans les textes et pour lesquels Damé n’a fait 
que copier mot à mot le texte de Cihac, ont réellement existé dans la langue du 
XVIII—XIX. s. Tiktin ne les a même pas admis dans son dictionnaire. On ne ren
contre dans les documents de cette période que trois dérivés, eux aussi peu fréquents, 
à savoir practisire (1838 : a invé^at la institutul politechnic chimia technicä §i 
specialà, scnn^ele comerciuluï, acelea a exploatatieï minelor, pentru a cäror practisire 
a urmat pe la fabricele Bohemieï, 1st. Çc. II. 53), practisi' ( =  practicos, 1803 : un 
logofät practisit §i vrednic, Ur. I. 124) et nepractisü ( =  nepracticos) 1828 : o samâ 
de cár í̂ stráine sínt pentru tinerií nepractisitï ca o cursá inçelàtoare, Ur. VII. 180 
(var. neprahtisit, 1862 : Iorga, Bue. 7).— Et. : L’origine de ce verbe est douteuse1. 
Il est impossible de supposer l’existence d’un verbe comme *πρακτίζω qui n’est 
attesté dans aucune source de l’époque, πράττω (πράσσω, Cih., 1. c.) ne satisfait pas. 
Il est plus probable d’admettre que practisi est dérivé, à l’aide du suffixe -i (cf. ponos, 
ponosi) du substantif praxis (<πράξις) dont l’a: a été contaminé par l’adjectif 
πρακτικός <  practicos. Cette contamination a pu avoir lieu d’autant plus facilement 
que practicos, nepracticos ont eu en roumain le même sens que practisit, nepractisit. 
De cette façon on réussirait à expliquer ce verbe par une évolution morphologique 
qui s’est déroulée en roumain. Néanmoins la date tardive de nos exemples ne permet 
pas d’exclure l’influence de l’allemand praclizieren (var. praciisiren, Grimm DWb. 
VIL 2051) qui a donné naissance aussi au hongrois praktizál («pratiquer, exercer» 
Eckhardt, Diet, hongr.-fr.). L’origine commune de ces formes à z ~  s est le latin 
praclizare (Du Cange).

pragmátie 1. «marchandise, article de commerce», 1710 : intr’acesta chip si 
noi firi-am läsat pragmatia (lucraré) aciasta, Cant. Hr. 178 ; 2. «espèce, sorte» (dans 
certaines expressions, v. Tiktin, DEnc.), 1879 : n’as mai avea parte de aça pramatie 
de naç! Carag. CL. XIII. 253 ; 1910 : nu trebue sä stiu eu ce pramatie de câlàtor 
primesc noaptea in gazda? Carag. Sch. 257 ; 3. «type, personne», ex. pragmatia 
noastra . , .îçi urmeazä calea apucàturilor din vechime, Lungianu, cf. DEnc., 1. c. — 
Var. pramátie, prämätie (Tiktin). — Et. : πρα(γ)ματεία (πραγμάτεια) cf. aroum. 
prämätie (Geagea 396, Pascu DEMR. II. 79), alb. pramati «Handel» (Meyer).

praxis 1. «pratique, routine», 1780: logofe|.i eu praxis, Yps. 154 (cf.

1 D’après M. Adamescu, practicos et practisi seraient «luate din greceçte» 
(Neol. 48). Malheureusement on n’y trouve ancun renseignement précis sur l’éty- 
inologie de ce verbe.
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156) I 1783 : boerü bëtrânü eu bunü pracsisü, U. I. 319 | 1795 : ca sä-ΐ cerceteze 
de aü pracsis, U. V. 422 | 1800 : pe procopsala ïubind §i pe praxis întarind, Cat 
ms. I. 329 I 1815 : având îndestul pracsis §i sciinfä curatä, U. X. 260 | 1821 : 
dicândü cum câ are praxis §i §ciin(â in Divanű, Beid. Tr. 393 ; 2. «acte», ex. 
in arhiva mitropolieï se pàstreazâ praxisul, adicä decretul de épiscopat dat lui 
Iacov de mitropolitul, Melh. CH. 345. — Var. pràxà, DEnc., praxie, 1806 : 
Gorovei, Botolani 283. Chez. D. Cantemir on rencontre quelques formes munies 
des terminaisons de la déclinaison grecque (praxin, 1st. 1er. 133, pràxen, Gale. 44, 
praxes ibid. 218, 238). — Et. : πραξις, cf. aroum. praese «creçtere, purtare buna, 
faptä, treabä» (Geagea 395, Pascu DEMR. II. 79).

pretenderimä «prétention», 1780 : nu mai are putere acea pretenderimä de 
protimisis, Yps. 214 | m. d. : când nu va fi la mijloc pretenderimä de zestre (~ δέν 
είναι, εις το μέσον πρετέντζι [var. πρετέντζιο] προικιμαϊον), ib. 225 | 1791 : darä 
fiind-cä Anastasia nu aü fäcutü nici o pretenderimä pentru acésta, amü gäsitü eu 
cale câ aceste haine sä fie Anastasiï ca unü lucru ce le-aü fäcutü rëposatulü, U. 
IV. 183. — Var. pretendirimâ, ibid. — Et. : *πρετενδέρημα (cf. πρετενδέρω =- preten- 
derisi).

pretinderisi «prétendre, exiger, demander», 1799 : niste (ägäni ce pretinderi- 
sâ§tï delà dânsul, Doc. Bârl. IV. 243 | 1806 : färä a pretinderisi ceva de la breaslâ, 
Iorga, Scris. Me§t. 60. — Var. pretenderisi (ou pretenderisi), 1813 : Doc. Bârl. II. 129, 
1825 : Ghib. SI. XIII. 95, 1848 : o. c. XVII. 233, pretendirisi, 1792 : U. IV. 203, 
pretindirisi, 1838 : Doc. Bârl. I. 157, pritindirisi, 1820 : Doc. Bârl. I .  202, prin- 
tindirisi 1818 : Doc. Bârl. I. 148. Dans quelques formes il y avait changement 
de suffixe, cf. pretendarisi, 1800 : Iorga, Kotzebue, 71, pretindarisi, 1824 : Doc. 
Bârl. II. 268, 1873 : CL. VII. 440, pritindarisi, 1827 : Sava, Vrâncea 12. La variante 
pretenterisi (1808 : Arh. Bas. I. 3. 51) est née sous l’influence de preten}ie (~ fr. 
prétention gr. πρετέντζιο) — Dér. pretendirisâtor (cf. pretendirisi, plus haut) «pré
tendant», 1793 : Doc. Bas. 215. — Et. : πρετενδέρω «prétendre» ( <  ital. pretendere, 
Neugr. St. IV. 74 ; cf. πρετενσιοϋ «prétention», ib.). Le verbe est souvent attesté 
dans les documents grecs des voïvodats roumains (cf. πρετενδέρω, 1774—82 : Hurm. 
XIV. 3. 214, πρετεδέρω, 1787 : ib. 216).

prezviter (-ri) «prêtre, curé» (Tiktin). — Dér. prezvitérâ «femme du prêtre ou 
du curé» (ibid.). — Et. : πρεσβύτερος, πρεσβυτέρα.

primichír «primicier, celui qui a la première dignité dans certains chapitres» 
(Tiktin). — Et. : πριμικήριος. («= lat. primicerius).

prochímen (-ne) 1. «proposition, fait» (Tiktin, Cih. IL 690). Ce mot est usité 
surtout dans l’expression a veni la prochimen «venir au fait» (cf. gr. άς ελύωμεν εις 
τό προκείμενον «allons, venons au fait» VI.). Dans ce sens il est attesté dès la seconde 
moitié du XVIIe s. : sä venim la prochimen, Const. Cap. Mag. Ist. I. 101 | ïar acum 
ïar pentru Staicu la prochimen sä venim, R. Greceanu, Mag. Ist. IL 203 | ci dar 
sä venim la prochimen, R. Popescu, Mag. Ist. IV. 103. On trouve des phrases de 
ce genre aussi bien chez les historiens du XVIIIe s. (1788 : sä venim érâçï la pro
chimen, len. Väcär. IIO. 249) que chez A. Pann (sä venim ïar la prochimen, 147) 
et Alecsandri (sä venim iar la prochimen, T. 887). Cette locution a pénétré aussi 
dans le langage populaire de Moldavie, v. Mat. Foie. I. 1190. Parfois on a dans 
un sens analogue a aduce la prochimen. 1715 : acum sä aducem la mijloc ïarâçî 
prochimenul râzboiuluï, Iorga, Mor. 64 | *1870 : am crezut c’açï putea sà’l aduc 
la prochimen, Al. T. 887 ; 2. «verset d’un psaume qu’on chante avant la lecture 
de la Sainte-Écriture» (Tiktin), 1829 : prochimenile ci sä cântâ la praznicele impärä- 
te§ti, Doc. Bârl. I. 300. — Var. parochimen, Mat. Folk. 1. c. — Et. : προκείμενον.

prochitimie (accent?) «provision», 1815 : de se va întârdia strîngerea ceï mai 
sus dise §i se va da cheder la lucrul scôleï §i la prochitimia materialurilor, atuneï 
baniï ce vor lip si. . . sä-ί dea eparhiile, U. X. 353. — Et. : προμήθεια. Etant donné
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ju’il s’agit d’un HL. il est impossible de dire si la forme attestée n’est pas due à 
me faute de copie.

prodosi ((trahir» (Tiktin), 1821 : sä fie belitü Slugeriu Todor de viï, fiindca 
lü prodosit, StDoc. VIII. 142 | 1869 : Panii Trotuçanu si Mihul — 1-au prodosit 
pe Petru Rareç, Melh. CH. 20. — Et. : προδίδω, cf. aroum. proôosésku (Nie., Pascu 
DEMR. II. 80), alb. prodhos (Leotti).

prodosie 1. ((trahison» (Tiktin, Cih. II. 691), *1800 : Besarabia supuindu-se 
rurcilor . . . prin prodosia lui Aaron Voevod, Scris. Mold. 50 | 1821 : De la Viena 
lü venit înçtiintare pentru o . . . prodosie, Mitr. 186, cf. 1848 : Ist. §c. II. 345 ; 
2. «payement anticipé». Pour une donnée de 1763 cf. INec. V. 115. — Et. : προδοσία, 
:f. aroum. proôosie (Nie.).

prodótis «traître» (Cih. II. 691), 1808 : mul^i aduc categorie asupra logofëtului 
üostandicheni, cum câ in diastima Caimacamieï sale s’a arätat prodotis patrieï, 
U. IX. 113. — Var. prodot (Tiktin). — Et. : προδότης, cf. aroum. proöö'(in) (Geagea 
396), alb. prodhôt (Meyer).

pródrom «avant-coureur, précurseur», 1705 : prodromul acestii uricioase vesti 
inca de demult liliacul era, Cant. Ist. 1er. 198. — Et. : πρόδρομος, cf. aroum. pró- 
Vom (Geagea).

proedrie «présidence, premier rang», 1821 : pentru folosul obçtesc sä stâr- 
neascâ felonichii de proedrii (çideri mai întâi) §i evghenii, Täutu, Strig. 95. — Et. : 
προεδρεία.

p ro é re s is  (pour l’accent v. BH. II. 461) «intention, disposition volonté» ; 
hun proeresis «bonne volonté» (cf. καλή προαίρεσις). Début du XVIIIe s. (ou fin 
du XVIIe) încâ §i boerimea fie§ï carele dupâ a sa proeresis çi putin^â, aü dat §i 
3Ï milostenie la sfântul mormânt, R. Popescu, Mag. Ist. IV. 176 | 1779 : eu las la 
bun proeresisul dumitale, Furnicä, Doc. 61 | 1795 : lâsând pe cre§tini la proeresisü 
ïlu loru, U. IV. 18 | 1805 : boeriï, din bun proeresis, vor ajuta la plata de Doctor, 
Γ. VIII. 685 I 1816 : jáluitorul Seresli s’au arëtat cätre creditorii sei cu bun proere
sis, U. X. 686. — Var. proérisis 1785 : Ist. §c. I. 54, cf. GenCant. 273, 1829 : Hurez 
175 etc. proeres, Al. T. 433 (cf. Tiktin), proeresie, GenCant. 541. — Et. : προαίρεσις, 
T. aroum. proéresi, proéres «bonté» (Nie., Pascu DEMR. II. 80).

proerisï (réfl.) «avoir l’intention, vouloir bien», 1794 : dumnélorü boerii 
pâmêntenï însuçï de sine s’aü proerisitü, U. V. 61 | 1795 : ca î se vorü proerisi . . . 
a da §i a ajuta la facerea acestor zidiri, U. VI. 772 | 1815 : ca sä dea fieç-care ceea 
;e se va proerisi, Urechiä, Caragea 18, cf. 1826 : Mitr. 55. — Dér. proeresit «voulu, 
volontaire». 1783 : «dupä cea mal nainte proeresitâ întâmplare, Hurez 111 ; proerisit 
((intention» (cf. proerisis), 1793 : dupâ proerisitü ce se vede câ nu aü avutü asupra-ï 
Insuçi ràposatulü acéla, U. VI. 428. — Et. : προαιρούμαι.

proeriticós «volontairement, de bonne volonté», 1799 : încâ unora ce-i vedea 
mai säraci, fâcêndu-ï-se mila proeriticos, le-aü primit numaï câte un leü pe sëptâ- 
mânâ, U. VIII. 90. — Et. : προαιρετικώς.

proestds (~§i) 1. «préposé, prieur» (Tiktin, Damé), 1778 : chinoviarhulü çi 
proestosulü mönästirei fiindü în loc de tatä alü chinovieï, sä porte grijâ cu dragoste 
pârintéscâ de ceï-l-altï, Ur. I. 51 ; 2. «chef d’une corporation», 1786 : sä aibä orên- 
duitul naca§ï-ba§a d’împreunâ cu to^i meçteriï zugravi, a face între dênçiï alegere 
de 3—4 fruntaçï, cari vor fi mai procopsiji la §ciin$a acestuï me§te§ug, spre a numi 
proestii bresleï, Ist§c. I. 76 | 1790 : dumné-voastrâ proestoçilor çï companieï, U. IV. 
412 I 1793 : fie-care proestos alü rufeturilor, U. V. 409. Le mot est attesté en Tran
sylvanie aussi, 1772 : Cinstite §i de bunü neamü näscutü arhon proeste, StDoc. 
XII. 86. — Var. proistós, 1784 : U. I. 459 ; proest, -i, 1786 : U. III. 58. — Dér. 
fjroestoasä «mère prieure, supérieure» (Tiktin). — Et. : προεστώς, cf. aroum. proestô 
(Nie.).

prdfasis «prétexte», 1705 : nici cum a vremilor, a lucrurilor si a templarilor
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profasin, sau alt chip de feriála si de siuvaiála sa punem, Cant. let. 1er. 176 | 1756 : 
íará cine s’ar isp iti. . .  eu vre-un chip de protasis a strämuta aeïasta afierosire ce 
am fäcut svintei mönästiri, Ur. X. 212, cf. 1782 : Dum. Varl. 436, 1793 : U. V. 108, 
1794 : U. V. 232. — Et. : πρόφασις.

profasisi «prétexter, alléguer (comme prétexte)», 1793 : am slujitü anï la 
rëposatulü Clucerű Fârtogü doftorulű . . . mï-amù cerutü haculü meü, ce mï-a 
râmas din simbrie, tal. 30, de care profasisindu câ nu ï se întêmplase sä-ϊ dea §i 
dându-mi zapisü eu vrednice mârturiî, U. VI. 485. — Et. : προφασίζω.

proferisi «prononcer», 1820 : limba §i de va sä vorbéscâ, | Bucile nu pot sä 
proferisascä, Tanov. Miliő 17. — Et. : προφέρω.

profilaxi «garantir», 1825 : iarü, daca baniï înü ïastà sara nu sîntü gata, 
dumnéta te vei sili a-ï faci pânâ mini di diminïatâ, ca sä putemü profidacsi (!) a-ï 
triimite eu Tätarulü, StDoc. XXI. 209. — Et. : προφυλάττω (aor. subj. προφνλάξω).

profilaxis «précaution, circonspection», 1788 : gäsi^i eu cale ca sä se faeâ 
acéstâ profilacsisu, U. III. 176. — Et. : προφύλαξις.

profitie «prophétie», 1705 : Musele pre cei ce de la inima le iubesc, eu dárul 
profitiii ii impodobesc, Cant. 1st. 1er. 275. — Et. : προφητεία, et. aroum. profidé 
(Geagea 396), alb. profiti (Hardy 18).

proforà «prononciation, diction» (Cih. II. 691). Début du XVIIIe s. : hri- 
sovu l. . . l’aü dat în mâna lui Panaiot Gramaticul de s’aü suit în amvon, §i eu glas 
mare §i eu bunâ proforà l’aü cetit, R. Popescu, Mag. Ist. IV. 119 | 1823 : o iubitulü 
cantäre^u Românü . . . cântâ lui Dumnezeu eu proforaoa cé iubitâ lui . . . §i nu-(i 
mai întoarce auzulü spre cei ce neavândü în ce mai multü a se läuda, sä fälescö 
numaï întru o deçartâ profora (il s’agit des chants religieux à la manière turque), 
Eufr. Pot. BS. 424 | 1836 : grecul çi fran^ozul ti-au stricat proforaua, nu po î rosti pe 
î, à, c, §, §i altele vreo câteva, Negr. P. T. 186. — Dér. proforisi «prononcer» (Cih. II. 
691, Damé), 1836 : färä aceste slove . . .  nu se poate proforisi nici o silabi, Negr. P.
T. 185. — Et. : προφορά.

proftaxi 1. «atteindre, rejoindre, attraper» (Tiktin, Cih. II. 691), 1810 : amîndoï 
aü proftaxit ho(,ul, U. IX. 470, 1822 : iar pe Päharnicul Costache Hrisoscoleü. 
proftaxindu-1 Turcii dupä urmä, 1-au jertfit îndatâ eu sàbiile, TVlad. 88 ; 2. «avoir 
le temps, arriver à», 1796 : în politia acésta a Bucurescilorü s’aü adâogatü çi s’aü 
îmmultitü casele çi nu potü proftaxi 8 eoçari. . .  a merge pe la tóté casele din oraçii 
sä mâture coçurile, nicï la lunâ, nicï la doue odatä, U. VII. 137 | 1822 : mul^i apo
s ta t §i mavroforî ce nu proftaxiserä sä fugä, TVlad. 75, cf. 1829 : RI. XVII. 157 :
3. «arriver, venir», 1790 : pân’a proftaxi ajutorulü celü mare, U. IV. 529 ; 4. «se 
hâter», 1792 : s’aü fäcutü porunca legatä la amêndoï Episcopi, ca sä proftacséscà 
a trimite banií scôlelor epitropieï, U. IV. 120, 1798 : când — s’arü întêmpla acestű 
felü de bôlâ la vre-o casä, sä proftacséscà eu grabâ a se deosebi de cätre cei sànâtoçî.
U. VII. 541 ; 5. | «présenter, transmettre» (pour ce sens cf. Mitr. 70), 1806 : sä pro- 
ftacsiti insciintârile d-vóstre cätre to|ï zabijii i zapciï päreälabii, U. IX. 43 | 1813 
din banií ce se vor stringe mai întâiü sä-ϊ proftaxitï eu grabâ aicï la Casa läzäre-
turilor, U. X. 1049 | 1820 : scrie-mï ca sà-t-ï profthacsesc carti, StDoc. VIII. 54 | 1835 : 
numaï te rog profthasàçte cât mai de grabâ jaloba cäträ divan, Iorga, Kotzebue 104 ; 
6. «suffrire», 1807 : nici Visteria neavênd stare de a proftacsi acésta mare trebuintâ. 
U. IX. 557 ; 7. «procurer, faire venir à temps», 1781 : te-ai silit a proftaxi în vreme 
toate cele trebuincioase pentru zidirea cetâ^ilor Acherman, Ur. III. 147 | 1795 : 
a proftaxi o sumâ pentru fàcutulü acestu! podü, U. VI. 790 | 1822 : ca sä profta- 
csascâ oçti §i tunuri §i cele trebuinëoase ale räzboiului, Ur. III. 234. — Var. proftàxi, 
1822 : TVlad. 51, proftasi, 1890 : U. IV. 400, proftacsi, Anul 1848 I. 311, prohtacsi. 
1820 : U. XII. 319, proftamsi, 1825 : StDoc. V. 267, profthaosi (faute de copie, 
par suite d’une confusion des lettres c et o?) 1781 : Arh .Olt. XIV. 256. — Dér. 
proflaxire (attesté sous la forme de profithasirea), 1781 : sä nu cumva sä se faeâ
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vreo zäbavä la profithasirea acestei zaherele, Arh. Olt., 1. c. — Et. : προφ&άνοι, 
προφτάνω, προφταίνω (aor. conj. προφ&άσω, προφ&άξω v. Cih. 1. c.) «atteindre, joindre, 
rejoindre, avoir le temps» (VI.), cf. aroum. pruftuséscu «apuc, ajung» (Geagea 194). 
L’étymologie'proposée par Tiktin (gr. προστάσσω fut. -τάξω «ordonner, donner l’or- 
ire, commander», VI.) se heurte à de nombreuses difficultés d’ordre sémantique 
it c’est pourquoi nous préférons partager l’opinion de Cihac. Il n’en est pas moins 
/rai que le sens 6 («faire venir à temps») paraît inconnu en grec.

prohdeorisi «indiquer exactement, préciser». 1806 : fiind-cä in zapise nu este 
Drohdeorisit cât loc sä (ie fie-care, U. VIII. 505. — Var. prosodiorisi, prosadiarisi, 
1819 : U. XII. 429. — Et. : προσδιορίζω.

prohdiorihmós «désignation, détermination», 1806 : oraçeniï în zapisul lor nu 
?ac vre-un prohdiorihmos eu arëtare de numele ungurenilor, U. VIII. 503. — Var. 
orosodiorizmós, 1819 : U. XII. 420. — Et. : προσδιορισμός.

p r o h o r is i  «marcher, avancer, gagner du terrain» (Tiktin), 1787 : Greciï iar au 
Drohorisit in Valahia, GenCant. 207 | 1817 : §à çtiï paradosescî §ï sä categorisesci 
3e unii de buni d’o parte, P ’altulü de rëü d’altâ parte : §i-aça prohoriseaï §i cinste 
(ï dobândeaï, Pit. Hristache U. III. 454 | 1827 : fiul prohoriseçte la învâ(âturâ ? 
orga, Contrib. înv. 15 | Nepotû sâ prohoriséscà Pe vrâsmaçiï sâ-lü (!) biruéscâ 
)id. 460 I 1832 : urmând privighere in asâmine de a nu läsa sä prohorisascä boaleie 

;pre epidemii, Doc. Bârl. IV. 307 | 1873 : Hei, cînd m’aç insurà §i eu eu o nevästuieä 
rumuçicâ, bine a§ mai prohorisi în lume, Al. Cl. VII. 374. — Dér. prohorisire «pro
grès», ex. am avut cinste a înfâ(o§a d-voastre prohorisirile ucenicilor mei în istorie 
X Negr., P. T. 180 (cf. DEnc. 1011) ; prohirisit (au lieu de prohorisit) «avancé» 
1796 : acéla era bun ascultátor §i paznic la bisericä, fiind prohirisit cetet, Posluçnicu 
ist. mus. I. 71. — Et. : προχωρώ.

proímion 1. «préambule, préface» (Gl. Ist. 1er. 18). Assez usité au XVIIIe s. 
v. 1782: Dum. Vari. 360, 1787 : len. Väcär. HO. 245), ce mot s’est maintenu, 
I côté de predoslovie, cuvânt inainte etc. jusqu’au milieu du X IX e s. (1843 : Cat. 
ns. II. 83) ; 2. «préludes, présage», 1710 : Dachia, caré iera ca un fericit proimiu 
i biruintelor urmàtoare, Cant. Hr. VIII. 15. — Var. proimiu 1705 : Cant. 1st. 1er. 
/I . 69, 111, 146 etc., proimios (!), plur. proimia 1786 : Cat. ms. I. 85 : proimie 
835 : Ur. IX. 24. La forme proémiu (len. Väcär. Gram. 142) paraît être un latinisme 
<  proemium, cf. Pascu XVIII. 1. 119) ou un italianisme ( <  proemio). — E t.: 
ιροοίμιον.

próiipsfis) (-uri) «préjugé», 1777 : prolipsisul sä zice greceçte aeïasta ce s-aü 
älmäcitü «cugetii din începutü» neputändu-se tälmäci într’altü chip, BH. II. 109 | m. 
I. : acest prolipsis poate une ori sä fie adevärat, iar de multï orï mincinoasâ çi greçitâ,
. c. I 1825 : aceastä Loghicâ (celle de Condillac) s-aü tälmäcit în dialecta elinïascâ 
rorbitoare ce . . . esti o dialectâ grè. Sä face încâ gré pentru släbäciune a o samâ 
;e sä rädicä giudicäturi arbitri §i o osândescü färä sä sä razime pe vre-un rezon, 
ïe numaï pe prolipsurile §i râlile lui deprinderï, Cat. ms. II. 119. — Et. : πρόληψιο 

prolipticus «plein de préjugés», 1836 : nici aporia celor ce se invâ(a, nici critica 
:ea färä de cuvînt a prolipticoçilor, nici categoria împâtimitilor . . .  nu l’au putut 
tâmpi in alergarea, Serb. 218. Pour un ex. contenant le pluriel du même mot, 
:’est-à-dire proliptico§i (mai to(i oaménii sänt prilipticoçï, sic !) cf. Cat. ms.
. 319. — Et. : προληπτικός.

promitie «prévoyance», 1754: p e n t r u  p r ó n i a  çi  p r o m i t h i a  l u i  
l u m n e z e u  a d e c â  p e n t r u  m a i  n a i n t e  s o c o t i n j a  l u i  D u m -  
i e z e u, Màrg. — Et. : προμήάεια.

prónaos «porche, vestibule, pronaos» (Tiktin). — Et. : πρόναος. 
prónie 1. «prévoyance», 1769 : supt dragostea çi pronia înâl(imei Taie (il 

’agit de Catherine II) Arh. R. I. 185 ; 2. «providence divine» (Tiktin, Cihac II. 691). 
)ans ce sens le mot est usité dès le début du XVIIIe s. jusqu’à nos jours, quoique
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dans les textes modernes, quoiqu’ il ait quelquefois une légère nuance archaïsante. 
1700 : din vrére §i pronie lui Dumnezeű amû càsâtorit pe fiica noasträ Marie dupâ 
dumnealuï Toaderű Iora Pit. StDoc. XVI. 304 | 1702 : precum este pronia §i chiver- 
niseala a Scaunuluï celui a toatä lumea, Hurez 6 | 1810 : aciïaç nespusa Proniii 
dumnâzâeçtï orânduialà, Cant. Hr. VIII. 112 | 1732 : proniïa lui Dumnezeu înnâl- 
J,ândü pe Maria ta la scaunulü celü pärintescü, Chyriacodr. BH. II. 47 | 1762 : lucra- 
rea Dumnezeeçtii Pronii, Gheorgh. Log. 295 | 1787 : dórinké uneï jürï pe care Pronia 
Cereascâ a pus-o supt ocrotirea voastrâ, GenCant. 535 | 1819 : Insä Pronia înduratâ 
a sfärmat fatale fiere, Asachi, v. Cardas, Ant. I. 63 | 1819 : din cïasul acéla care 
dumnezaiascä pronie nï-au rädicat in domnescul scaun al Moldavii, Doc. Call. I. 
595 I *1832 : e sora Proonii ce plânge despär^irea, Alexandrescu, P. 100 | 1863 : 
pronia cereascâ v ’a impins sâ-mï tinde^ï mâna de ajutor, Fil. Cioc. 145 | 1912 : 
Slävitä fii de-apururï, o Pronie cereascâ, Eftimiu, Cocoçul 238 | 1928 : autoritäre 
noastre oficiale, în frunte eu Academia Romana, cheltuesc anualmente, eu tipärituri, 
pânâ §i în limba spaniolâ, ale cäror rost si merit numai îngâduitoarea pronie o stie, 
N. A. Bogdan, Arhiva XXXV. 151. Le mot a pénétré aussi en Transylvanie ; il est 
attesté souvent dans les textes provenant de Brassó et de Szeben. 1821 : ín^eleaptá 
Pronie a lui Dumnezeü, Barac, GCr. IL 236, cf. 1842 : Barac, Costantina, Cat. ms. 
371 I 1830 : din dumnezeiascä pronie, câzând soarta asupra mé, prin orânduita 
candidate, Doc. §chei III. 96 (cf. BM. IL 833). — Var. proônie. — Et. : πρόνοια, 
cf. alb. pronjë (Meyer), pronë (Leotti).

pronis(t)imos «jeûne», 1715 : într’aceastâ joï sara fiind sama pronis(t)imos, 
ce se zice Kadrighighesi adecâ eu 15 zile înainte bairamuluï în ramazan, Arh. R. 
IL 118. — Et. : προνηστήσιμος.

p r o n o m io n  ( - n u r i )  «privilège, prérogative, droit» (Tiktin, Cih. IL 691), 1776 : 
totü în acestü pronomionü sä fie toemelile §i açezâmînturile, LT. I. 97 | 1782 : pro- 
nomionuri, Dum. Vari. 453 (cf. Pascu XVIII. 1. 157) | 1784 : ca sä fie moçia totü 
eu acestü pronomionü, U. I. 455, cf. 1815 : U. X. 280, 1818 : GCr. IL 220, 1820 : 
U. XII. 393, 1823 : Doc. Bârl. III. 283, 1823 : Corner  ̂ Mold. 110, 1828 : Ur. IL 
182. — Var. pronömie (pronomiu), -mii, 1787 : împotriva pronomiilor celor pinä 
acum obicinuite, GenCant. 277. Cette forme reste en usage jusqu’au milieu du XIXe s. 
1852 : dupre driturile (pronomiile) celorlalte sfintite scrituri s’au hotârît, Ur. IL 
191 ; pronom, 1775 : acest pronom se päzia nesmintitü, Ur. VI. 460. — Et. : προνό- 
μιον, cf. aroum. pronômiu (Nie.).

próodos «progrès». Pour un ex. de 1791 cf. Adam. Neol. 22. — Et. : πρόοδος.
proorismu (accent?) «prédestination», 1788 : credü în cea dupä urmä, egelulü 

saü mucaderulü, adecâ proorismu saü ma! înnainte hotârîrea, len. Väcär. IIO. 249. 
Il est curieux de remarquer que la forme prorismos n’est attestée que beaucoup plus 
tard, en 1876, avec la remarque suivante : «form’a correcta ar fi : prorismw> (LM. 
Gloss. 478). — Et. : προορισμός.

propédie 1. «instruction préparatoire», 1713 : Psaltichie rumânescâ. Caré 
cuprinde întru sine, Catavasiïariïul, Anastasima eu propedie §i eu tot meçteçugul, 
eu Eothinale §i Kecragare, Stihirariul, Cat. ms. I. 144 ; 2. «multiplication», *1830 : 
am urmat §i eu pânâ am frecut tot cursul de invätäturä §i sumele 1, 2, 3 pânâ la 
zece, apoi propedica, odatä una una, douä ati douâ, patru pânâ la sutâ, Mémoires 
de M. Teodorescu, Arh. Olt. X. 313. — Var. propedica. — Et. : προπαίδεια. Au 
sens 2 cf. l’interprétation ’Einmaleins’ chez Rh.

proscalisi «inviter» (Tiktin), 1793 : ve(,ï proscalisi çi pre Prea Sfin^ia Sa Pàrin- 
tele proin Mitropolit. . .  la acésta adunare, U. VI. 46 | 1801 : a nu proscalesi pe 
Domnï nu sä poate, Iorga, Contrib. 221 | 1863 : tyi cer . . . ertäciune câ nu te-am 
proscalisit la masâ, Fil. Cioc. 168 (v. Tiktin) | *1868 : de vreme ce várul evgheniel 
voastre v’au proscalisit, nu încape nicï o aporie, Al. T. 880 (cité DEnc. 65, au mot 
aporie). — Var. proscalesi v. plus haut ; prascalipsi, 1853 : deci te prascalipsesc
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cà paravlepsind orice ursuzlâc (ce) (i se va intâmpla, sä pofteçti pânâ la mine, 
Depäräteanu, Don Gulicä, cité par Ciorän. Depär. 31. — Et. : προσκαλώ.

proschinitár(iu) «prie-Dieu» (Tiktin, Cih. II. 691). — Et. : προσκυνητάριον. 
prosferisi «offrir», 1809 : am cinste sä prosferisesc prin Ex. Ta, U. IX. 684. — 

Et. : προσφέρω.
prosforà «offrande» (Cih. II. 691), 1825 : boeriî mari începurâ a vîna Vistieria 

nu numaï eu dare de banï (care o poroclise ’prosforà’, adicä poclon la casa împërâ- 
téscâ, Zil. R.—Hasdeu 87. — Dér. prosforisi «offrir», 1815 : de la casa scélelor a 
se prosforisi cat de putin ajutor nu este mijloc, Urechiâ, Carageà 51, prosforisit 
«offert», 1822 : TVlad. 147 (cf. Bogrea, DR. II. 794). — Var. prosforî (forme populaire), 
ex. Sä uräm pe-un zeu näscut, | Ce în om s’a prefäcut | Prosforîndu-i tâmieri, 
Teod. 21. A propos de la dernière forme qui est enregistrée par Tiktin aussi, il est 
a remarquer que selon toute probabilité nous y avons affaire à une variante 
abrégée de l’ancien verbe grec (cf. s to lis i>  stoli) et non pas à un infinitif du type 
prosforà qui, d’après Tiktin, serait «gelehrte Bildung des Bearbeiters» (II. 1270). — 
Et. : προσφορά ; προσφορώ est une forme très rare même en grec ancien.

prosóp «serviette, essuie-main» (Tiktin, Cih. II. 691), 1762 : unü prosopû 
de cele bune eu care çterge piciórele ucenicicilor, Gheorgh. Log. 319 | 1794 : prosop 

• de cele bune, cusut eu betealä, StDoc. XI. 223. Le mot est en usage jusqu’à nos 
jours, surtout en Moldavie (v. Säin. IL 294). — Et. : προσώπι. cf. aroum. prosópe, 
prusôpe (Geagea 397), bulg. prosop.

prosopichi «personnel», 1827 : o altâ pecete prosopichi, Fil. Cerc. Doc. 73. — 
Et. : προσωπικός, -ή, -óv.

prosopicős «personnellement», 1793 : acestea case §i biserica nu sunt aplo 
afieromâ a Mitropoliei, ci sunt prosopenos (?) date Mitropolituluï çi retos eu acest 
cuvant : sä fie pentru çederea Mitropoli(ilor . .·. într’insele, U. VI. 48. — Et. : 
προσωπικώς.

prostasie «protection, patronage, auspices», 1787 : împotriva milostivniceï 
prostasil a Avgustuluï so(uluï nostru, GenCant. 262. — Et. : προστασία.

prostichiu(-uri) «augmentation, surcroît», 1810 : la cislele dâjdiilor ce se 
vor face pe preo(ï sä nu indràznéscâ a face vre-o prostichiû mâcar un ban peste 
suma aceea ce va fi poronca, U. IX. 362 | 1815 : anaforaea dumnealuî vel-vistierû, 
pentru prostichiü la dijmâritü, la oeritü §i la vinäriciü, Cond. Car. 390. — Var. 
prostichion, 1794 : U. V. 418, prostic ibid. 419. — Dér. prostichi «augmenter». 1813 : 
sä bine-voeseï Inäl(imea Ta a se prostichi lefuçôrea acestuî Logofët, U. X. 476. — 
Et. : προσθήκη. La variante prostichion est due à une fausse régression.

préstimon «amende», 1797 : Mitropolitulü propune sä fie osânditü a da fetel 
prostimon, U. VII. 97. — Et. : πρόστιμον.

prostisi «ajouter», 1803 : vom mal gäsi vre-un mijloc sä prostisim la venit, 
U. VIII. 496. — Et. : προσ&έτω.

prótas(is) (-e) 1. «proposition, protase» (=inainte punere, din trii se face 
un sylloghizm dialecticescu, Gl. 1st. 1er. 18), 1705 : simperasm’a trebue sa urmésca 
profaselor, Cant. 1st. 1er. VI. 40 ; 2. «thèse». 1840 : protasul ereticesc, Ur. VII. 41. — 
Et. : πρότασις.

protériuiâ (-me) «avantage, supériorité, privilège», 1787 : proterimele, pri- 
vileghïurile §i pronomiile, GenCant. 330 | 1826 : pentru proterimele §i areti . . .  eu 
care Prea Sfintia Sa este impodobit, Mitr. 54. — Et. : προτέρημα.

protesmie «terme, délai», 1792 : dupâ trecerea profezmieï de doi anï, U. IV. 
428 I 1803 : în vremea protezmiei . . . s’aü dus în Rosia, Ur. XXV. 98 | 1819 : sä 
o strige pe toate uli(ile orasului E§iî în prothesmie de 40 zile, Doc. Call. I. 557, cf. 
1820 : Ur. I. 261, 1825 : Ghib. SI. VII. 290. — Var. profezmie v. plus haut, 1803 : 
Doc. Bas. 219 et 1826 : Ur. I. 377, protizmie, 1844: Ur. IX. 50. — Et. : προθεσμία, 
et. aroum. prodesmie (Nie., Pascu, DEMR. IL 80).

16
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protíe 1. «primauté, supériorité» (Tiktin), 1710 : neamul acesta a Elinilor . . . 
slava neamului §i lauda armelor nu le-au tägäduit, ce eu toj.ii aceastä protie lor 
au dat, Cant. Hr. (cité DEnc. 1015). Pour d’autres ex. (Conachi, etc. v. Tiktin 1. c.) ; 
2. «avoir la main (aux cartes)» (Damé), cf. prótos. — Et. : Il s’agit très probable
ment de la confusion homonymique de deux mots grecs co-radicaux : au sens 1, 
c’est πρωτεΐον (τά πρωτεία)  «première place, premier rang, primauté» (cf. πρωτεύω 
«tenir le premier rang, être le premier», v. Cih. II. 691—2), au sens 2, au contraire, 
c’est un terme technique du jeu des cartes : πρωτειά (ποιος εχει την πρωτειάν 
«à qui la main? qui est le premier en cartes?»).

prôtim[os](-i) «prompt à rendre service, serviable, obligeant», 1783 : soco- 
ti^ï-vë eu cât se cade dumnévóstrá a fi mai protimï. . .  a primi pe fieçte-carele din 
locuitorî, U. I. 346 | 1784 : la tóté poruncile . . .  sä fiji urmätori §i protimï a le 
urma §i a le sâvârçi ín vreme, U. I. 334 | 1786 : Caracaç dohtorulü politiei de aicï . . . 
este practicosű §i prothimosü la trebuin^ele terei, U. III. 79. — Et. : πρό&νμος, 
cf. aroum. proftimu (Nie. 449, Pascu DEMR. II. 80).

protimie «empressement, bonne volonté, bon vouloir» ( =  voi’a inimii, liubov, 
nevointi’a din suflet, Gl. 1st. 1er. 18 ; l’interprétation donnée par Cihac II. 692 — 
«antériorité, primauté, préférence» — repose sur une confusion avec protimisi). 
1713 : eu mare prothimie . . .  nu ma lenevii a face çtire §i Märii Tale, Iorga, Scris. 
Brânc. 4 | 1766 : a rädica poroncile împârâteçtï §i ale domnieï eu prathimie, Arh. 
R. II. 174 I 1783 : arëtândü fie-care p r o t h i m i e  § i r i v n ä ,  U. I. 271 | 1790 : 
vëdêndü Divanulû . . . protimia numituluï arhiereû, U. IV. 400 | *1790 : La ori ce 
ca sä fie Deplin prin prothimie, CMGr. 141 | 1794 : cea mai bunâ protimie §i întâm- 
pinare a acesteï primejdii rëmâne la înalta intelepciune §i multâ milostivire a Màrieï 
Tale, U. V. 449 | 1804 : cea dupä putintiä n e c o n t e n i t ä  s i l i n t i â  §i  
d e s â § v î r § i t ü  p r o t h i m i e ,  Cond. Yps. 332 | 1817 : §i gáti vr’uo dece mie 
Cu o mare protimie, Pit. Hristache, U. III. 459, cf. 1829 : Negr. P. T. 33, 1832 : 
Gorovei, Botolani 353. — Var. pratimie, v. plus haut, profimie, 1790 : U. IV. 400, 
1798 : Ur. III. 148. — Et. : προ&υμία, cf. aroum. proftimie (Nie., Pascu DEMR. 
II. 80).

protimisi 1. «préférer, donner la préférence» (Tiktin, Cih. II. 690, Damé III. 
292), 1768 : acéste felïurï de mademurï le protimisimü noï unulü de câtù altulü 
dupä materiia lor, Pentic. BH. II. 183 | 1775 : am protimisit toate acestea a le da 
§i a le vinde, Doc. Cant. 216 | 1776 : amü protimisitü acïastâ lunâ (Oct.) în typariü, 
fiindü ca întrü acïastâ lunâ aü luatü începere rânduïalele tärh, BH. II. 216 | 1783 : 
sà-lü protimisitï orï unde §i întru tóté locurile, ca pe unü staroste alü vostrü, U. I. 
451 I 1802 : protimisind . . . pe ceï maï de trébâ din pàmîntenï boïerï la boïeriile 
ce sínt înadins pâmîntenilor, Hatiçerif, cité par §äin. IO. I. 301 | 1813 : epitropul 
podurilor ce protimisi mai înnainte cusurul isprâvireï Poduluï Rosu, Doc. Call. 
368 I 1835 : în loc de a intrebuin^a baniï pentru învâpitura tinerimeï §i pentru a 
formarisi a eï moralurï, el aü protimisit a-ï trage în folosul säü, Ur. VIII. 141 | 1848 : 
daeà . . . nu ar protimisi mai bine a se înapoia de unde aü venit, Anul 1848 I. 287 ; 
2. (réfl.) «être préféré, avoir le droit de préemption» (cf. Peretz, II. 2. 5 ss.), 1772 : 
mi sä pare ca amü dreptate sä mà protimisescu, StDoc. XXI. 157 | 1775 : niscaiva 
datornici aï aceluï vindëtoriu . . .  sä se protimiséscâ, U. I. 80 | 1787 : Matei Canta- 
cuzino se protimisia maï sus . . . decât toR Despotiï, GenCant. 16 | 1798 : sä sä 
protimisascä Stâpânul moçiii cu prepil ci vor da al^ii, Doc. Call. 484 | 1828 : vor 
cäpäta bune atestaturï sä se protimisascä a intra pe la dregätoriile Divanului, Ur.
VII. 181. Le mot a pénétré en Transylvanie aussi, au moins jusqu’à Bolgárszeg 
(1799 : Doc. Schei IL 165). — Var. a protimi, 1816 : Doc. Bârl. IL 206, protismisi, 
1774 : Furnicä, Corner  ̂ 33, promitisi, 1822 : TVlad. 54. — Dér. protimisire «pré
férence, supériorité» (Pontbr.). Attesté dès 1772 (StDoc. XXI. 157) ce mot se ren
contre aussi dans la Tiganiada : i ar între sine fâr’contenire Sa lupta pentru pro-
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timisire, Budai—Cardaç 375. — Var. protimisâre (Doc. Bari. II. 97), protomisäre, 
1810 : Ghib. SI. XXV. 123, protimesäre, 1794 : RI. XXIII. 86 ; protimisätor «qui 
doit être préféré, à préférer» (cf. προτιμητέος), 1843 : di s’ar ivi cineva din neamuri 
eu vre un fei di protimisàtoare hârtii, Doc. Bârl. I. 163. — Et. : προτιμώ, cf. aroum. 
prutimiséscu (Geagea 398, Pascu DEMR. II. 81). Au point de vue juridique cf. 
aussi Yps. 195, 199, etc.

protimisis (-uri) «préférence, droit de priorité ou de préemption, option» 
(Tiktin, Cih. II. 692), 1780 : pentru prot misis ~  περί προτιμήσεως) Yps. 
211 I 1784 : ceï ce vorü îné fabricä sä aibä protimisisű mai întâiü decât tô I 
a strînge eï lâna din térâ, U. I. 456 | 1791 : pornescü jalba cerêndü protimisis 
sä scotä pe acel cumpärätor, U. IV. 142 (protimisisurile, ibid.) | 1796 : am cunos- 
cut cà ai prothimisis spre sâvârsirea acestui lucru, Iorga, Contrib. 215 | 1798 : 
eu protimisis de rudenie, StDoc. II. 90 | 1806 : [jäluitoarele] acum au cerut pro
timisis de a rëscumpera, Ur. X. 238 | 1813 : Dumnealuî sä nu poatà a avè nici un 
cuvant de pretence sau protimisis, Doc. Call. 505, cf. 1814 : StDoc. VI. 68, 1815 : 
Ur. I. 122, 1838 : Doc. Bârl. I. 60. — Var. protimisâs, 1800 : Doc. Bârl. II. 95, 
protomisis, 1802 : U. VIII. 198, protimis, 1775 : U. I. 79, 1782 : StDoc. XI. 226, 
1808 : Arh. Olt. IV. 57, 1820 : StDoc. XXI. 448, protimisie, 1803 : Arh. Bas. VI. 
392, protmisiie, 1814 : Rev. Arh. I. 273, cf. LM. Gloss. 480. Pour les formes 
munies d’article ou de désinence grecque, cf. tin protimisin, 1793 : U. VI. 829, 
peri protimisis, 1791: U. IV. 163. — E t.: προτίμησις cf. aroum. prutimisi (Nie.).

p ro t ip e n d á d á  «la grande noblesse du pays, composée, au moins à l’origine, 
des cinq plus grands fonctionnaires de l’Etat» (Tiktin, Damé), *1825 : protipen- 
dada — dintâia cincimé pe limba Româneascà — este : Bänia, Vornicia, Logofe^ia, 
Spätäria, Visteria, Zilot, Rev. Toc. III. 76 | 1875 : clasa întâia, numitâ grecesce 
Protipenda, fiind-câ era compusä de cinci ranguri înalte : Logofeti mari, Vornici, 
Hatmani, Postelnici çi Agi, cari singuri aveau dreptul de a purta barbe, Al. Pr. 576. 
Vers la fin du X IX e s. le mot désigne la noblesse en général, de sorte que de nos 
jours on parle aussi de protipendada mijlocie «noblesse moyenne» qui est en contra
diction logique avec le sens primitif de l’expression. 1863 : chiar çi Tiganii au ajuns 
azi la noi in protipendadâ, Fil. Cioc. 63 | 1920 : toatä protipendadä de ultimä édifié 
a partidului va fi de fa^â, Davidescu, Cons. 50 | 1930 : m’am prezentat câtorva 
director! din protipendada adm in istrate, care conducea, réglementa, supraveghea 
viata çi munca poporului meu uvrier, Galaction, Rox. 28 | 1932 : din regat se duceau 
la Herculane mai numai familiile de protipendada mijlocie, Cocea, Fecior de slugä, 
96 I o doamnà din protipendada proprietarà a câtorva mii de pogoane, o. c. 169 | vre-o 
trei sute de civili, mai numai din protipendada cluburilor politice, o. c. 334 | 1936 : 
protipendada politicä a Iaçului stä mutä çi nici o ac^iune mai dârzâ nu s’a înregistrat 
din partea ei, Ins. Ieç. I. 1. 51. Odobescu se sert de ce mot aussi métaphoriquement : 
abia de ar fi ele (c. à. d. închipuirile mele) plecate çi smerite jàlbi pentru a propune 
candidatura ruinei noastre dobrogene în protipendada nonumentelor antice, Odob.
III. 329. Rappelons que Bolintineanu s’est servi de ce mot aussi adjectivement, 
cf. 1868 : o loviturä energicä datä familiilor protipendade, Albina Pindului, 137 
(Bogdan—Duicä, 1st. lit. mod. I. 254). — Var. protipentddâ, 1827 : Ur. VII. 100, 
prolipendà, Al. T. 284 (au gén. protis pentados, 1815 : Ur. I. 246), protipendalâ 
(protipendali), 1786 : Furnicä, Corner  ̂ 136. Exceptionnellement proti, le premier 
terme du composé peut rester sous-entendu. 1825 : cei din pendadä, Zilot, Rev. 
Toc. III. 76. — Dér. protipenddr «noble, seigneur de première classe» (Pontbriand, 
LM. Gloss. 480), ex. protipendarii curcani, päunii çi capitolinele gâçte, Macedonski. 
Próza 39 (le même auteur parle aussi de «protipendadä päsäreascä», o. c. 49) ; 
protipendat, 1873 : CL. VII. 369 (v. Tiktin 1272) ; protipendist, ex. Al. T. I. 212, 
protipende.se «appartenant à la noblesse», Al. T. I. 231. — Et. : πρώτη πεντάδα 
(pour πεντάς, cf. 1840 : protipendas, Negr. P. T. 435 et protipenda).

16*
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proto- peut former le premier terme de plusieurs composés gréco-roumains, 
comme protomedic (-ci) «médecin en chef» (Damé, cf. Anul 1848. I. 162), protomeçter 
«chef d’une corporation, d’une primauté» (ex. 1796 : bârbieriï aü avutü §i un pro- 
tomeçterü mai mare, U. VII. 117), protosocru (var. potrosocru, comme protopop ~ 
potropop Tiktin) «arrière-beau-père» (ex. 1783 : un zapis este la mâna ei iar unul 
este la Ionisa Vidrä, zicänd câ lau luat de la potrosocrusau Toader Zapchiu, Ghib. 
IZ. V. 1. 138). — Et. : πρώτο- «premier ; grand, chef, etc.» protomeçter est la forme 
roumanisée de πρωτομάστορης (VI.), πρωτομάστορας.

protocatedrie «présidence, primauté», 1787 : ί-a dat protocatedria adecâ 
rîndul a §edea din susul tuturor boîerilor, GenCant. 292. — Et. : πρωτοκαθεδρία.

protoieréu(-ei) «archiprêtre» (Tiktin, Damé), 1818 : feciorii de protoierei 
çi de preo^ï intrâ în rînduïala ruptaçilor, GCr. II. 220. — Et. : πρωθιερενς.

protoierie «bureau de Γarchiprêtre», 1863 : subscriçii popreni §i ctitori. . . 
invita^ fiind de Protoieria acestui district, Doc. Bârl. IV. 181. — Et. : πρωτοϊερεία.

protoprezvíter (-i) «archiprêtre» (Tiktin), 1754 : rugätor de sänätatea dumi- 
tale protoprezvíter Eustatie, StDoc. XII. 68. — Dér. protoprezviteríe, 1742 : Doc. 
Schei. I. 212. — Et. : πρωτοπρεσβύτερος.

protopsált(is) «premier chantre, protopsalte» (Tiktin). 1762 : celü ce este 
protopsaltis îndatâ începe a cânta Axion, Gheorgh. Log. 300 | 1793 : cucernicuhi 
eclesiarchü delà Curtea-veche i cucerniculü proistosü delà Gurtea cea noua, adicà 
duhovniculü Gurteï, ce va fi dupa vrernï, împreunà eu ceï-lal|,ï preo^i, i dascâlï, 
i protopsaltis i diftereon . . .  sä fie în pace §i erta^ï de tote däjdiile, U. VI. 81. — 
Et. : πρωτοψάλτης.

protosmghel «protosyncelle (rang ecclésiastique, entre l’archimandite et le 
syncelle)» (Tiktin). — Et.: πρωτ οσνγκελλος, cf. aroum. prutusinghel (Pascu 
DEMR. I. 80).

prôtos 1. «premier», 1798 : ïatâ te orënduimü Domnia mea a fi protosû între 
judecatorï la Departamentulü de optű, U. VII. 188 | 1803 : sä-1 metaherisiti dascâl 
Protos al scólei de acolo, U. VIII. 441 ; 2. «avoir la main» (aux cartes, cf. Tiktin, 
Damé), cf. protie. Il est à remarquer que le doublet prot «prote, chef d’imprimerie» 
(Pontbr.) est probablement un néologisme d’origine française. — Et. : πρώτος, 
cf. prot(a) (Geagea 397, Pascu DEMR. II. 80). Pour le sens 2 cf. ποιος είνε πρώτος 
«à qui la main?» (VI.).

protreptieôn «exhortation», 1793 : Anmahnung, exhortatio, anmahnungs Rede, 
jermo protrepticus, cuvent de indemnare, protrepticon, Pred. I. 101. — Et. : προ
τρεπτικός «d’exhortation».

provalisi «proposer» (Tiktin). Ancien terme de jurisprudence, souvent attesté 
dans le Code Caragea : orï-ce cuvînt se provaliseçte la judecatä de câtre parole 
prigonitoare, acel cuvînt ori sä fie vrednic de credinjä sau, nefiind, sä-1 dovedeascä 
cel ce-1 provaliseçte, Cod. Car. 1. | 1817 : fiindcâ ne-au provalisât însuçi a prefaci 
contractul . . . noi prin scris märturisim aceastä indreptare ce era sä sä faeä, Doc. 
Bârl. II. 217 I 1822 : vameçii aü vëçlut starea oboruluï cum este §i s’aü mul^âmit 
a cumpëra färä de a provalisi ceva, U. XIII. 260 | 1836 : în potriva cärora mai 
provalisind pârâtul, Furnicä, Corner  ̂ 392 | 1863 : am chemat pe bâtrânul boier 
§i ï-am pravalisit, Fil. Cioc. 114. — Var. pravalisi, v. plus haut, prevalisi, 1794 : 
U. VI. 563, provlisi, 1793 : U. VI. 161, provalisi, Arh. Olt. XII. 253. — Et. : προβάλλω.

provivasi «avancer, faire avancer, promouvoir», 1795 : am provivasitü pe 
Sf. Sa §i astâ-dï la 25 ale luneï acesteïa s’aü açedatü Mitropolitü alü terei, U. VI. 
10 I 1812 : am hotärät ca sä açezâm §i sä provivasim pe Preaosfintia Sa numitul 
archiereu . . . acesteï téri a Ungro-Vlachiei, U. X. 10 | 1827 : provivasim pe numitul 
Iordache Istrati eu cinül de Vel Päharnic, Mitr. 431. — Dér. provivasire «avancement», 
1833 : daeâ el va fi de clasis Evghenis, va avea dritul unei provirasiri (sic!) în trep- 
tàluirea rangurilor, INec. I. 248. — Et. : προβιβάζω.



245

provivasmós «avancement, promotion», 1782 : Dum, Varl. 421 (cf. Pascu
XVIII. 1. 155). — Et. : προβιβασμός.

provlimä (-mata, -mate, -me, -mi) 1. «question, problème», 1705 : acmu 
vrémé acestor provlimate nefiind, la ale noástre enthimemate sä ne intoarcem. 
Gant. 1st. 1er. 381 ; 2. proposition» (Tiktin ; cf. provalisi «proposer»), 1788 : au 
adunat o împreunare de boierï, la carï s’aü fäcut provlimä ca sä meargä din boïerï 
mari la feldmareçal, len. Väcär. IIO. 280 | 1806 : pentru provlimä ce aü fäcut 
orâçeniï, U. VIII. 503 | 1807 : întelegând provlimata Medelnicesei, U. IX. 125, 
cf. 1815 : U. X. 366, 1822 : U. XIII. 307 ; 3. «affaire judiciaire», 1794 : acum . . . 
el cere delà fatä ca sâ-§i dovedéscâ ertäciunea mumeï eï, care provlimä este în potriva 
pravilelor, U. VI. 396 | 1810 : o parte din cèle prigonitoare, spre dovada provlimii 
sale, nu poate provalisi celeilalte sä facä jurâmânt, God. Car. 48 ; 4. «demande, 
pétition», 1793 : mai aretäm Märiei tele §i alte câte-va provlimata ce . . .  se cuvine 
a fi primite, U. V. 247 ; 5. «assertion», 1816 : ca sä fie crezutä provlimä sa, Aman 21. — 
Var. prôvnimâ, 1824 : Arh. Olt. XII. 253. — Et. : πρόβλημα.

proxenisi «causer, produire», 1713 : múlta mähnire ce ne-au proxenisit 
inoartea, Iorga, Scris. Brânc. 9. — Et. : προξενώ. Le verbe grec est souvent employé 
pour désigner la cause d’un malheur, ex. προξενώ ζημίαν «causer du dommage», 
τούτο &à προξενήση δυστυχήματα «cela occasionnera des malheurs» (VI.).

psalt (-(i) «chantre» (Tiktin), Avant 1712 : Impâratul . . . tot în picioare aü 
stätut pinä ce aü cântat psaljii axion §i ectenia, Nec. Gostin 102, cf. Ghib. BV. 62. — 
Var. pisait, 1832 : Doc. Bari. I. 41. — Dér. psal^ie «poste de chantre» (Tiktin). — 
Et. : ψάλτης, cf. aroum. psàltu (Geagea 398, Pascu DEMR. II. 81), alb. psallt (Leotti).

psaltichie «art de chanter au lutrin» (Tiktin, Damé), 1713 : Psaltichie rumâ- 
neascâ, Cat. ms. I. 144 | 1778 : psaltichia dupe melódia grecéscâ, 1st. §c. 41 | 1803 : 
având acolo çi dascàlï psaljï eu deplinä sciinjä sä înve(e i psaltichia, Ur. VII. 1803, 
cf. 1827 : Doc. Bari. I. 96. — Var. psalticâ «plein chant» (Damé). — Et. : ψαλτική, 
cf. aroum. psaltichie (Nie., Pascu DEMR. II. 81).

psevdônim «pseudonyme», 1817 : (intirea unui obläduitoriü, afarä numai 
cànd el ar fi un psevdônim ear nu un adevärat Domnitoriü, nu-ï alta de cât feri- 
cirea oblädui(ilor, Ur. IV. 300 (cf. Rädulescu, Calimach 24). — Et. : ψευδώνυμος.

psif «élection (d’un métropolite)» (Tiktin, Cih. II. 692), 1781 : (patriarhul 
Tarigraduluï) s’aü rugat sä se desfaeä psiful §i açezarea aceastâ a numituluï mitro- 
polit, Ur. III. 129, cf. 1820: U. XII. 38. — Var. psifos, 1760: p s i f o s ü ,  
a d i c ä  a l e g i r e ,  Bul. Com. Ist. III. 10— 11. — Et. : ψήφος.

psifisi «s’élever par élection à un rang supérieur», 1705 : capul Camiliii în 
cel de Bou sä se primenéscâ si în epitropii’a Leului sä se psifiséscâ, Cant. 1st. 1er. 
124. — Et. : ψηφώ.

psifoi (accent?) «mosaïque» (Tiktin, Cih. II. 692), 1715 : marmurile çi psifoile 
çi zugrävelile eu psifoi, Arh. R. II. 50. — Var. psifii, ibid. 59. — Et. : ψηφί(ον).

psihagogisi «recréer, divertir», 1803 : fàrâ a scrie ecsighisis uceniciî, §i färä 
psihagogisi, cum se zice, ce numaï din tematografiea cea din toate zilele îi înva(â 
pre ucenicï ortografia, Ur. III. 17. — Et. : ψυχαγωγώ.

psihimù «mon âme, ma chérie». Terme de caresse, très répandu dans le lan
gage de la conversation qui était plein d’expressions grecques, cf. 1829 : Pleçoianu, 
BS. III. 655, *1850 : Stam. 306, 1874 : Al. T. 262, etc. — Dér. psihifa mu, Al. T. 
835. — Et. : ψυχή μου. Cf. keramù.

psili «esprit doux», 1823 : psili pururea la început pe glasnicä, la cuvântul 
care sä oxiiaçte înlâuntru, precum âuâcra BS. 409. — Et. : ψιλή.
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R
ragáde «crevasse, fêlure, fente» (cf. Bogrea, DR. IV. 2. 844). — Et. : ραγάδα. 
raiz «commandant de vaisseau» (Tiktin). — Et. : ραίζης (-= turc reis). 
rapanghéle. Ce mot n’est usité que dans l’expression a lua la rapanghele 

«gronder, réprimander, rouer de coups» (Tiktin, Damé). — Et. : A l’avis de Bogrea 
(DR. III. 735—6) ce terme remonterait au grec παραγγελία «ordre, précepte, com
mande». L’hypothèse est fort douteuse.

rasofér «moine, religieux», 1821: §i’npreunâ se’nhäitarä . . . Popï, cälugäri, 
rasofori Cu nume de mavroforï, Naum. Râmn. (v. Erb. Cr. Gr. LXI., LXIII). — 
Et. : ρασοφόρος.

rigâ 1. «roi» (en ce sens le mot est vieilli, cf. Tiktin, Damé), 1777 : în Tara 
Leçascâ erau multe amestecàturi pentru riga, En. Kog. 254 | 1832 : cu trufie Riga 
ungur catre tara’nainteazä, Gr. Alex. P. 39 | m. d. : Riga singur cu pu^ini scapâ 
fugând, ib. | 1863 : riga voiajase, Alex. P. 308. Il est curieux de remarquer que 
C. Negruzzi qui, en 1839, avait écrit riga, rigdt, y substitua, en 1857, regele, regelui 
(cf. Haneç, L. lit. 240) ; 2. «roi» (aux cartes ; usuel), 1842 : când eu am dat pe 
Riga, ba î cu alta mai mare? Alex. P. 212. — Dér. rigat «royaume» (LM. Gloss. 
506), Alex. P. 308 (rigatul îi era mic). — Et. : ρήγας ( <  lat. rex, Neugr. St. III. 
55), cf. aroum. rigâ, riyâ (Geagea 400, Pascu DEMR. IL 83), alb. rigê (Leotti) ; 
il est à remarquer que le mot rege qui est un latinisme tardif en roumain, ne fut 
généralement adopté qu’après l’établissement de la royauté (cf. Adam. Neol. p. 22).

rigla 1. «règle»; 2. «Streichholz zum Abstreichen des Getreidemasses» (Tiktin, 
Cih. II. 693). — Dér. rigla (cf. fr. régler), Tiktin, riglat (dans l’expression hârtie 
riglatâ) «réglé» (DEnc.). — Et. : ρίγλα, ( <  ital. regola, cf. Kretschmer, BZ. X. 591), 
cf. aroum. riglà (Nie., Pascu DEMR. II. 83).

ritor (-i) «rhéteur, orateur» (Tiktin), 1705 : ca nu mai sloboda éste limb’a 
atheistului spre blastem, de cat tropurile ritorului spre hul’a sau lauda aninâta, 
Cant. 1st. 1er. I l l  | 1712 : a induld cu vorba amjurile ascultätorilor îaste dat rito- 
rilor, Ant. Ivir. 28 | 1798 : unghiile ritorilor §i a sàlbàtecelor pásárí, GCr. II. 
163 I 1802 : Maréul Antónie ritorul, GCr. IL 197 | *1820 : începu sä povesteascä 
ca un ritor eloevent, Pann 311. — Le dér. ritoricà (Cant. (Div., BH. I. 363, 1st. 
1er. 64, 277, Zilot, Ult. Cr. 1) peut être aussi d’origine latine (rhetorica). — 
Et. : ρήτωρ.

ritoricesc «rhétorique», 1705 : tropurile ritoricesci, Cant. 1st. 1er. 146 | 1712 : 
nu vorbe ritoriceçtï si aleâtuite, ci cu cuvinte smerite, A. Ivir. 84 | 1742 : me§ter- 
§ugü ritoricesc, GCr. IL 30 | 1777 : o limbä ritoriceascâ, ibid. 112 | 1788 : forme 
ritoricescï §i mesterçiuguri grammaticescï, len. Vacar. 1IO. 245 | 1814 : cuvinte 
ritoricesci, Dion. Ecl. 161. Le mot est attesté en Transylvanie aussi, dans la chro
nique rimée du monastère de Szilvás (cf. I. Lupaç, Cron. Trans. I. 62), chez P. Maior 
(1st. p. încep. 8), etc. — Et. : ρητορικός.

ritorieós=ritos, 1822 : ritoricos vi se face sciut, câ la slujbele i la maslaha- 
turile tere! aü sä se pue pâmântenï ïar nu streinï, U. XIII. 380. — Et. : ρητορικώς. 
Etant donné que ce mot ne signifie que «rhétoriquement, en orateur», il s’agit cer
tainement d’une confusion avec ρητώς (v. sous ce mot).

ritorisï «haranguer, déclamer». Terme très fréquent chez D. Cantemir. 1705 : 
si asié ritorisïnd Papagai’a, 1st. 1er. 109 | florile . . . cu mut glas ritorisesc, ibid. 310, 
cf. ibid. 328, etc. — Et. : ρητορεύω.

ritorism «phrase rhétorique», 1788 : sä nu se mire sfingénia ta de aceastà 
propunere §i sä o socoteascâ doar ca un ritorism, len. Väcär., cité Od. IL 82. — 
Et. : ρητορισμός.

ritós «expressément, formellement» (Tiktin, Cih. IL 693), 1781 : gäsind oca- 
zion mi le veï trimite, scriindu-mi §i pre{ul lor ritos, Iorga, Contrib. 199 ) 1794 :
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cartea numituluï Domnű nu aratä ritosü pe ce anume sä se apere de cätre vameçiï 
Oltului §i ai Craiovei, U. VI. 620 | 1797 : cele cäte su n t. . . câçtigate ritos pe numele 
Episcopieï, U. VII. 318 I 1863 : Voda mi-a spus-o ritos ca o sä te lasä sä putrezeçti 
in ocna päräsitä, Fil. Cioc. 336 | *1870 : ea spune ritos ca comer(ul este adevärata 
çcoalà a oamenilor de Stat, Al. T. 885 — Var. retos, 1793 : U. VI. 48. — Et. : 
ρητώς.

rodán (-ne) «rouet» (Tiktin), 1893 : ale lui s ín t . . . räzboalele, rodanele §i 
maldärile de linä, Del. P. 168. — Var. rotdn (Tiktin, Damé). — Et. : ροδάνι(ον). 
Le t de la var. rotan est dû à l’influence de roatà «roue» (mais cf. alb. rodhan 
Leotti).

rododáfin «laurier-rose» (Cih. II. 693, Pred. II. 66). — Et. : ροδοδάφνη.
rodozahár «confiture de feuilles de roses» (Tiktin, Damé), 1761 : rodo-zahar, 

de 14 ocä 1 leu çi alte dulcedï tot asemine, Arh. R. II. 252. — Var. rodozahär, rodde- 
zahâr Phil. 107. — Et. : ροδοζάχαρη.

S

sacatifsi (réfl.) «se mutiler», 1804 : (iganul s’aü sacatitifsit (sic!), U. VIII. 
572 I 1822 : Ilie Cäpitanul in slujba impäräteascä aflându-se s’au sacatifsit de o 
mânâ, U. XIII. 281. — Dér. sacatifsit, sacatefsit 1. «estropié, mutilé infirme», 1813 : 
me§teçugul tämäduirei celor sacatefsi(ï de mânï, U. X. 1051 ; 2. «délabré», 1814 : 
pentru ca sä nu cadâ §i aceste zidurï ce sunt sacatefsite, U. X. 1072. — Et. : σακα
τεύω, cf. aroum. sâcàtipséscu «fac defectuos» (Nie.), alb. sakatéps, sakatós «muti- 
lare» (Leotti).

saftereà (saftereà, seftereà) «Fumaria officinalis» (Tiktin, DEnc.). — Et. : 
σαφτερές (cf. Säin. IO. II. 318).

saljä «sauce». Le mot n’est attesté qu’au XIXe s., chez J. Ghicä (v. DEnc.) 
et Fil. Cioc. (v. Tiktin). — Var. sálce (Cih. II. 694). — Et. : σάλτσα, ( c i ta i ,  salsa) cf. 
aroum sdltsà (Nie.) c  ital salsa.

salteà, (-ele) «matelas» (Tiktin, pour les ex. v. §âin. IO. IL 311). Ce mot est 
usité aussi dans plusieurs locutions : a $edea pe salteà «rester à ne rien faire ; avoir 
de la fortune», a pune sub salteà «mettre de côté», daeâ intinzi saltaua se rupe «il faut 
se contenter de ce qu’on a», a se intinde cât fine saltaua «borner ses désirs», de pe 
salteà «sans travail» (v. Damé IV. 11). — Et. : σελτές (cf. Cihac IL 694 et Tik
tin 1. c.).

sapfir «saphire», 1775 : ca lucrul sapfirului, GCr. IL 106. — Et. : σάπφειρος. 
La var. sarnfír ~  zamfír, qui est attestée à partir du X VIIe s., est venue peut- 
être par la filière du slave ecclésiastique (Tiktin, DEnc.).

sardeà (-ele) «sardine» (Tiktin). — Dér. sardelufä (dim.). — Et. : σαρδέλλa, 
( c i ta i ,  sardella, Neugr. St. IV. 80), aroum. sardéllâ (Nie.), alb. sardhéle (Leotti).

sardion «espèce de pierre précieuse». *1700 : sardion sau vaviloneanul, Sama- 
rian 181. — Et. : σαρδόνιος «sardonique», σαρδοννξ «sardoine».

sastisi 1. (trans.) «déconcerter, décontenancer» (Tiktin), 1807 : nu pôte acuin 
a savdisi pre jàluitorï aruncând pricina asupra aceluï preot, Ur. IX. 125 ; 2. (réfl.) 
«se confondre, se déconcerter, perdre contenance», 1874 : blajina «localnicä» stä- 
pânire ne-a ingäduit sä tràim ca în sânul lui Avraam, färä de a ne mai sastisi eu 
statistice iscodiri, Od. I. 245. — Var. savdisi, v. plus haut. — Dér. sastisit «confus, 
stupéfait, surpris» (Damé), 1821 : Balçü rëmâne în uimire, amejitü §i sastisitù, 
Beid. Tr. 417 | 1894 : tatä-säu . . . odatä a dus-o §i la Club, dar copila, sastisitâ 
de-atîta lume sträinä . . .  l’a cerut s’o dueä la pension, Vlah. Dan I. 63 ; sastisire 
(siastisire, sastisâre), 1788 : acéstâ siastisire fâcù încetare iurusiuriloru, len. Väcär. 
IIO. 270. cf. 1827 : Ur. VII. 91. — A propos de cette famille de mot il est à remar
quer que selon Damé sastisi et sastisit sont vieillis ; Tiktin les cite comme deux
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termes du langage familier ; quelques dictionnaires modernes les enregistrent 
sans aucune indication spéciale (cf. DEnc., Pop, Cher. etc.). — Et. : σαστί(ζ)ω 
(σιαστίζω), cf. aroum. sâstiséscu, sistiséscu, sästisire, sistisire, sästisit, sistisit (Nie. 
468, Cih. II. 695), §i§tire (Pascu, DEMR. II. 166).

savdés «plaisir» ( =  plâcere, Iorga, ScrisMeçt. 130), 1816—9 : iar, întâmplînda-sâ 
a-i nu face lucru dupa placu §i savdesu dumisale, sä fiú lipsit de cusur de bani, Iorga, 
Scris. Me§t. 63. — Et. : σεβντάς (mor d’origine turque), cf. alb. sevdà «amore, 
passione» (Leotti).

savón (?), -oáne «linceuil, suaire» ( =  pendiele in cárile invelesc trupurile 
mortilor, Gl. 1st. 1er. 19), 1705 : deci odáta asiési de tot in mormentul drojdiilor 
ingropat si in savoanele vinului tare infasiurat, Cant. 1st. 1er. 77. — Et. : σάβανον, 
cf. aroum. sàvan (Geagea 402, Pascu DEMR. II. 83), alb. saván (Meyer), bulg. savan.

scalopatie «marche (d’un escalier)», 1715 : calea ce pogoarâ in vale, la cetate, 
eu t r e p t é ,  s c a l o p a t i i  m u l t e ,  Iorga Mor. 64. — Et. : σκαλοπάτι.

scandalisi (tr. et réfl.) «se scandaliser», 1765 : fára a scandalisi pre altulü 
sau a sä scandalisi delà altulü, Cat. ms. I. 363. — Dér. (scandalisire), scandarâsire 
1828 : pricinile de scandaräsäre, StDoc. V. 280. — Et. : σκανδαλάζω, cf. alb. skan- 
dalis (Leotti).

scatiu (-ii) «tarin commun (Fringilla spinus)» (Tiktin, Cih. II. 696). — Et. : 
σκα&ί «chardonneret ; tarin» (VI.).

schépsis 1. «méditation, réflexion, considération», 1794 : adunându-ne eu 
totiï la Sf. Mitropolie, amü fäcutü acestü schepsisü, U. V. 447 | 1795 : ca sä se faeâ 
de Domnia Mea unü schepsisü §i o hotârîre la acésta, U. VI. 304 ; 2. «état des frais, 
devis», 1815 : vomü face . . . schépsis câ î banï trebuesc la cumpàrarea someï pode- 
lelor, Ur. I. 234 | 1818 : aleätuind prin maî-mare baça schépsis de câtâ cheltuialâ 
trebuesce spre a se face zidirea aceï cismeà, U. X. 914. — Var. schepsàs (=schepsâs) 
StD. XXI. 361. — Et. : σκέψις.

schésis «rapport, relation», 1788 : Monsiu Betaliu (c. à. d. de Breteuil, ambas
sadeur de France à Vienne) . . .  mi fâcea mai multe tirimonii decit to ti pentrueä 
sä arate cu aceastä deosebitä schesis cätre prea inaltul devlet, len. Väcär. HO. 289, 
1828 : spre curmarea a tot schesis a Vorniciei, Ur. III. 2. — Et. : σχέσις.

schevofilaca «garde-magasin, sacristain», 1778 : fiesce-care mönästire sä aibä 
skevofilaka crescutü din mönästire . . .  la alü cäria mänä sä se incredinteze . . . tote 
odórele mönästiresci, Ur. I. 51 | 1894 : a se alege câte unü iconomü §i cäte unü 
schevofilaca, U. VI. 37. — Et. : σκευοφύλακας (pour σκενοφύλαξ). 

schevofiláchion «sacristie» (Tiktin). — Et. : σκευοφνλάκιον. 
s(c)himä (-e, -mate) 1. «air extérieur, mine, physiognomie» ( =  chipuri, fécie, 

aratarile obrázului, Gl. 1st. 1er. 20, Tiktin), 1705 : firé duläului de la Lup . . . shimate 
filosofesci . . . nun primésce, Cant. 1st. 1er. 72 | 1762 : Domnul . . .  se închinâ . . . cu 
oare care shimä de smerenie cäträ to^i, Gheorgh. Log. 298 (pour les ex. modernes 
V .  Tiktin) ; 2. «figure, forme», 1870 : ceti §i receti. . . scrisoarea . . . pînâ cînd 
vederea i-se întunecà §i schima cuvintelor i-se pierdù in minte, Gane CL. IV. 115 ;
3. «manières, manière de vivre», *1812: fanatismul §i suprästäciunea. . Toatä 
adevärata inchinäciunea Dumnezeirii ceii fäptoare In shime o prefac necuvioase 
Nevrednice, ba §i rusinoase, Budai—Cardaç 224 | m. d. : Numa s’aibä totdeauna 
privire La imprejuräri, la loc §i la climä, La firea poporului §i la shimä, o. c. 414 ;
4. «fée, esprit» (dans les expressions shima stincilor, §hima apei, etc. v. Tiktin 1. c.) ;
5. «froc de moine» (cf. schima cea mare το μέγα σχήμα, schima cea micä τό μικρόν 
σχήμα.) 1809 : §i ducându-se la oare cárea mänästire, s’au inbräcat ín shima ínge- 
reascä, GCr. II. 203. — Var. §timâ, shimä (au sens 4). — Et. : σχήμα.

schindinà «danger» (selon la note erronée de M. Iorga : «prilej, împrejurare»), 
1824 : vâzîndu-1 slugile sale la sfârçitul cel din urmä al vie^ii, au sárit asupra zor- 
bagiilor uciga§i, tare cuprinzându-ï : ce va fi fàcut, nu çtie, fiind la schindinà de



moarte, StDoc. VI. 519. — Et. : κίνδυνος ; l’s prothétique du mot roumain pro
vient des expressions comme τό βάλλειν έαντόν εις κίνδυνον «mettre qn. en péril» 
(Hép.) ; en aroumain on a régulièrement kíndin, kíndin (Geagea 363, Pascu 
DEMR. II. 26).

schipticesc «sceptique», 1705 : lucrul in prepusul schipticesc, Cant. 1st. 1er.
93. — Et. : σκεπτικός.

sclifosi 1. «pleurnicher, faire semblant de pleurer»; 2. «faire des chichis» 
(Tiktin, Damé, Graur BL. IV. 115). — Dér. sclifosealä «façons», ex. stiu eu sclifoselile 
astea muereçti, Vlah. Ic. 69. Tous les deux mots unt un caractère populaire et sont 
usités surtout en Moldavie. — Et. : ? στιλβώνω (σκλιβώνω, aor. conj. -βώσω). Selon M. 
Graur le sens primitif paraît avoir été «s’attifer, se parer» (cf. sclivisi 2.), d’où «on a 
pu passer au sens de faire des simagrées» et ensuite à «soulever des difficultés» (BL., 
1. c.). Dans ce cas aussi bien 1’/ intervocalique -y-) que la terminaison -osi 
auraient une valeur expressive (v. encore Cih. II. 696). Les étymologies pro
posées par R. Geheeb (Jb. Leipzig, V. 34) sont inadmissibles.

sclivisi 1. «polir, fourber, lustrer» ; 2. (réfl.) «se pimponner» (Tiktin, Damé). — 
Var. sclevesi, 1705 : Cant. 1st. 1er. 127. — Dér. sclivisit I. (adj.) 1. «poli, luisant, 
lissé» ; 2. «pimponné», ex. Misu ese la plimbare Parfumât §i sclivisit, Vlah. GV. 10 | 
tineri parfuma^, de spirit, sclivisi^i ca de paradâ, Vlah. Poezii 200 ; IL (subst.) 
«poli, lustre» (v. Damé 1. c.) ; sclivisitoare «lissoir, polissoir» (Damé ibid.). — 
Et. : στίλβω (ou στίλβω, aor. conj. στιλβήσω), cf. Graur, BL. IV. 114—5.

scordoleà «espèce de sauce, aillade» (Tiktin 1389, Cih. IL 597). — Var. scor- 
daleà, scordâleâ (?), ib. — Et. : σκορδαλιά (σκορδαλιά), (VI.).

scrumbie (-iO «nom de poisson» (Scomber scombrus, Clupea harengus, Alosa 
pontica, v. Tiktin, Cih. IL 698, DEnc.). Au fig. scrumbie (de Nisa) signifie «fatä 
slabä» (BIER. IV. 113 ; pour l ’évolution sémantique cfr. \ir). — Var. scrumbie, 
scumbie, scimbie. — Dér. scumbritä. — Et. : σκουμπρί, cf. aroum. scumbrie (Geagea 
403, Pascu DEMR. IL 85), alb. skumbri «maquereau» (Meyer), «sgombero» (Leotti).

seufie (-H) «bonnet (de nuit), coiffe» (Tiktin, Cih. IL 697). — Var. scúfie, 
scufä (Valachie). — Dér. seufifà «petit bonnet». — Et. : σκούφια ( <  it. scujfia, 
v. Neugr. St. IV. 83) cf. aroum. seufie (Geagea 403).

seul (-uri) «écheveau, peloton, rouleau (de toile)» (Tiktin, Cih. IL 697). — 
Et. : σκουλί «quenouillée» (VI.), cf. alb. skuli «quenouillée de lin» (Meyer).

sculamént (-c) «blenorragie, chaude-pisse» (Tiktin, Damé). Selon le témoi
gnage de l’Atlas Linguistique Roumain (carte 118, sifilis), ce terme n’existe actuel
lement que sur deux points, à savoir à Costeçti, dép. Vâlcea (800 : çangâr, 
sculamént) et à Çocariciu, dép. lalomi^a (980: sculamentu). A remarquer le change
ment de sens (blenorragie >  syphilis). — Et. : σκουλαμέντο (Som. <  ital. sculamento, 
Neugr. St. IV. 83).

sérta-férta «de ci de là» (Tiktin, Damé ; un seul ex. chez Ispirescu). — Et. : 
σύρτα-φέρτα (Tiktin), c’est un composé de συρτός «traînant» (ex. συρτά παπούτσια 
«pantoufles») et de φερτός «apporté».

servirisî «desservir», 1833: Ah! nu §tii cât e de greu | Servirisit ca sä fie 
cine-va atât de reü, Facà Fr. 34 (il s’agit des embarras d’argent d’un jeune boyard). — 
Et. : σερβίρω (Som.), σερβιρίζω (Tr. 542) <  ital. servire (Neugr. St. IV. 80).

sévas «respect», 1790 : ín vremea judecä^ei . . .  sä sta|I eu sevas ce se cuvine, 
U. III. 358 I 1805 : päzind nu numai cuviinciosul sevas cätre Dumnélui, ca cätre 
un Caïmacam §i Epitrop al nostru, U. VIII. 492 | 1812 : vä urez (Italia) . . . cä 
cine poate färä sevas §i umilintä Acea pulbere sä calce, Asachi, Cardaç Ant. I. 63 | 1829: 
cu sevas am priimit scrisoarea Sfintii Tale, Hurez 175 | 1882 : ea-jl pästreazä un 
sevas, Al. T. 1054 (cf. ibid. 210, 888 etc.). — Var. séoasis, 1812 : U. IX. 297. — 
Et. : σέβας.

sfaudosi «s’en croire beaucoup, avoir de la prétention». Ternie populaire de
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Valachie. Cä tu de te-ai sfandosit Nid eu nu te-am präpädit (Pamfile, Cäntece 253 ; 
l’éditeur traduit par «a se alinta, a se arâta ceeace nu este»), — Et. : σφαντώ, σφαν- 
τάζω «schön aussehen» (T.), cf. aussi fandosi.

sfeterisi «détourner, rapiner, commettre le crime du péculat» (Tiktin), 1787 : 
a sfeterisi cevaçï din . . . cheltuialä, U. III. 39 | 1813 : casa podurilor . . . nu numai 
ca sä nu se sfeteriséscâ, ci incä sä se §i sporeascä, U. X. 797. — Var. sfitarisi, 1856 : 
Posluçnicu, Ist. mus. I. 616. — Dér. sfeterisire «action de voler, malversation, pécu
lat» (Damé), 1809 : sä nu se întîmple niscai-va taïnice hrâpiri sfeterisirï în avuturile 
mônâstirescï, U. IX. 347 ; sfeterisealâ «malversation» (Cihac II. 698, Damé).
Le verbe a survécu jusqu’à nos jours dans le langage familier (cf. DEnc., Pop, Cher., 
etc.). — Et. : σφετερίζομαι.

sfeterismós «malversation, péculat» (Cih. II. 698), 1787 : sä se feréscâ de 
vre-unű sfeterismosű §i de lenevire, U. III. 627 | 1794 : nu aü fácutű vre-unü sfe- 
terismosü dintr’acea slujbä a oerituluï, U. VI. 573, cf. 1794 : U. VI. 635, 1802 : 
U. VIII. 254, 1815 : Ur. V. 437 (cf. Cih. 1. c.), 1821 : Aman 46, 1821 : Mitr. 247, 
etc. — Var. sfetirismós, 1806 : ca sä nu se întëmple sfetirismos, U. IX. 96, sferitismós, 
1783 : sä nu se întëmple nimicü sferitismós, U. I. 407, cf. 1784 : U. I. 468, 1791 : 
U. IV. 234, sfetarismós, 1822 : de a nu së face vre-un sfetarismos (substragere) . . . 
despre strângerea banilor, Mitr. 247. — Et. : σφετερισμός.

sfigmős «poulx», 1705 : sfigmosul in chipul viermelui se clatïia, Cant. 1st. 
1er. 163 (cf. Samarian 23, 232). — Et. : σφυγμός.

shimatism «structure (d’une langue)», 1844 : scriitorii noi . . .  au introdus 
shimatismul limbii greceçti împreunâ eu o muljime de ziceri, Negr. P. T. 470. — 
Et. : σχηματισμός.

shismä (-mate) «schisme», 1705 : anco mai multe shismate si erése sa se 
scornésca, Cant. 1st. 1er. 34. — Et. : σχίσμα, cf. aroum. shismä (-mali), Nie.

sholastieős «scolastique, d’école», 1765 : vha(a pre scurtu a fericituluï Ioannü 
nastavniculü sfântuluï munte al Synaiï, care sä numeçte sholasticos, adecâ nevoitor, 
Cat. ms. I. 362. Avec changement de suffixe : sholasnic (cf. ucenic), 1804 : pururea 
sä fie eu mintea spre învë(âtura §i precopséla copiilor sholasnicï, U. VIII. 438. — 
Et. : σχολαστικός.

sicofandie «calomnie», 1705 : fapte pline de reutate, precum sint sicofandiile, 
clevétele, minciunile, Cant. 1st. 1er. 36 | din gurile sicofandilor sa te mantuesci, 
O. c. 309, cf. ibid. 149, 320, 339 etc. — Et. : συκοφαντία.

s ig u r ip s i  «assurer, garantir» (Tiktin, Cih. II. 698—99, HEMR. II. 1860), 1780 : 
sä sigurefseascä vânzarea (~  và άσφαλίζωσι την αγοράν, l’auteur du texte grec 
a préféré un terme un peu plus «noble») | 1785 : scoposul la care privesc §i razämä 
pravilile, este ca sä siguripsascä stäpänirea fieçte cärue pe avéré sa, Ur. II. 
76 I 1795 : färä de a siguripsi întâï pre Mitropolie eu vreunü altü acaretü în locü, 
U. VI. 96 I 1812 : sä sigurifsitï drumurile i pre locuitorï, U. IX. 323 | 1822 : 
neavànd acumü niciunü chip de platä, atunce sä siguripsascä pe jäluitorü orï eu 
chizâçï, sau eu amanet, StDoc. XXI. 196, cf. 1830 : Ur. XV. 364, 1843 : Ur. IX. 202 
etc. — Var. sigurepsi, 1822 : TVlad. 36, sigurifsi, 1790 : U. IV. 409, cf. 1811 : U. IX. 
317, 1822 : U. XIII. 248, sigurefsi, 1788 : len. Väcär. 291, 1820 : Aman 48, 
1823—4: StDoc. V. 264, sigurivsi, 1815: Tez. II. 395, sigurisi, 1776: BCI. VIII. 6, 
1810 : U. IX. 445, 1830 : Arh. Olt. XII. 386, sigurarifsi 1822 : U. XIII. 247 (cf. 
sigurarisi Cih., 1. c.), asiguripsi Car. T. 42. — Dér. siguripsire (sigurifsire, etc.), 
1822 : sigurifsirea acestuï drept, U. XIII. 2731 1835 : prin aceasta Inâl(imea 
Voastrâ a(i dat . . . proprietâ(iï o nouâ siguripsire, Ur. XIV. 50. siguripsit «garanti», 
1795 : ca sä fie întêiü Visteria siguripsitä, U. V. 262 | 1822 : via(a-ti va fi sigure- 
psitâ, TVlad. 36, siguripsitor «ce qui assure ou garantit» 1817—1857 (traduction), 
Rädulescu, Calimach 27. — Et. : σιγουρεύω ; les variantes sigurarifsi et sigurarisi 
remontent à σιγουράρω (v. Cih., 1. c.). Cf. aroum. (a)sfyurtpséscu (Geagea 405), alb.
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sigureps (Meyer). Le mot σίγουρος est d’origine italienne ( <  sicuro, REW3. 7776, 
Neugr. St. IV. 81, C. Tagliavini, I rapporti di Venezia colTOriente Balcanico, 
Roma, 1938, pp. 10—11).

8ilabisi «épeler» (Tiktin), *1830 : dascalu ne Inva^a intâi pe slovä, adicä 
ceteau silabisind, Arh. Olt. X. 301. — Dér. süabisire «épellation» (Damé). — Et. : 
συλλαβίζω, cf. aroum. silaviséscu (Geagea 405, Pascu DEMR. II. 86). Le b du 
mot fanariote est dû à l’influence de silabà (-= fr. syllabe, lat. syllaba).

siláva (pl. siléve) «syllabe», 1705 : cuvinte din múlta syllave alcatuite, Cant. 
1st. 1er. 322 | sunáré syllevelor, o. c. 62 | 1710 : la unile slovele iara la altele syl- 
levele schimbând, Cant. Hr. 178. La forme grecque revient même en 1830 (Seulescu, 
Ap. Vers. 82). — Var. syllavi, 1787 : len. Väcär. Gram. 142, silabi, cf. 1836 : 
Negr. P. T. 185. — Et. : συλλαβή, cf. aroum. sildvà, silàvie (Geagea 405, Pascu 
DEMR. II. 86).

silloghísm(ós) (-uri) «syllogisme» ( =  «socotéla adeveráta cáré la dialectici din 
trii protáse se face». Gl. 1st. 1er. 20), 1705 : sylloghismurile aristotelesci si senten- 
tiile platonicesci, Cant. 1st. 1er. 378. — Et. : συλλογισμός, cf. aroum. siloyiséscu 
«penser» (Geagea 405), alb. siloisem «réfléchir» (Meyer), sillojis «torturare, pensare» 
(Leotti).

simandicos 1. «important, considérable», 1873 : Lipicescu ar fi pretindarisit 
câ-i eçtï dator eu o sumä simandicoasà, Al. CL. VII. 440. Dans ce sens le mot est 
vieilli; 2. «de qualité, notable» (un om simandicos «un homme de conséquence» 
Damé IV. 64), 1863 : boer simandicos §i om al lui Carageà, Fil. Cioc. 186 | 1874 : 
ei ne tractarisesc pe noi, cei mari, cei simandicoçi, färä nici un sevas, Al. T. 254 j 1895 : 
o fiintâ aça de simandicoasà, Iorga, Am. 173. Au sens 2 le mot s’est maintenu dans 
le langage familier. — Et. : σημαντικός.

simbátie «sympathie» ( =  «invointi’a firélor, impreuna patimire» Gl. 1st. 1er. 20si 
1705 : din fire cèle supt luna asié s’au oranduit, cà unele dupo altele sa urméze ), 
cand unele mór, altele sa invie, si simbathii’a si antipâthii’a dintr’in sele sa nu 
lipsásca, Cant. 1st. 1er. I l l  | symbathii’a fiica asemanarii éste, o. c. 316, cf. 338 etc. — 
Et. : συμπάθεια, cf. aroum. simbátie, simbáíHe (Geagea 405).

simberi(si) «conclure, présumer», 1790 : boï pe sama oçtilor nu mai iau 
mai mul|ï çi la aciasta simberim a fi pace, StDoc. VIII. 111. — Et. : συμπεραίνω.

simfoníe (-il) 1. «accord, unisson» ( =  tot un glas, toemiré la cuvent, la glas, 
Gl. 1st. 1er. 20), 1705 : din múlté orgáne o harmonie intr’o simfonie fac, Cant. 1st. 
1er. I l l  | 1780 : însà nu to Î asémené, eu o simfonie, dau acestű nume lui Iunie 
pentru aeïasta, RH. II. 260 ; 2. «traité, contrat», 1715 : dupa cum ïaste obiceiul 
de fac simfonie §i legàturà când vor sä paradoseascà cetate, Iorga, Mor. 54 | 1791 : 
eu simfonie sä aibä a-i dà banii jumëtate, U. IV. 179 | 1793 : nu aû la mâna lorü 
vre-o deosebitâ simfonie în scrisü de la mâna stâpânuluï moçieï, U. V. 107 | 1804 : 
sä se încàrcineze eu invé^átura fiilor Domnieï sale, pentru care s’aü pus la rânduialâ 
çi açëçlâmînt adecâ simfonie, U. VIII. 456 | 1832 : prinü mai susü aràtata simfonie 
§i chezâçie, Aman 144 | 1839 : sâ-mi dea asuprà-mï §i treï rachierii ale târgului, 
o mäcelärie §i douà morï ale aceleï moçii tot eu simfonie de tovârâçie, Furnicä, 
Corner̂ . 412. — Var. sinfoníe 1814 : Arh. Olt. VIII. 453. — Et. : συμφωνία, cf. aroum. 
simfuníe (Geagea 406, Pascu DEMR. IL 86), alb. simfoni (G. Meyer), sinfoni (Leotti).

simfonisi «tomber d’accord, s’accorder», 1795 : më pliroforisiiü câ eï . . . s’ar 
fi simfonisitű ca sä se unéscà eu to^iï §i sä porte §i slujba slujitoréscâ de-avalma, 
U. VI. 334 I 1804 : vedem din märturiile acelor 18 säteni, cä sunt a se sinfonisi cu 
dënçii, U. VIII. 622, cf. 1824 : Aman 79. — Var. simfoni, 1814 : Dión. Ecl. 169. — 
E t.: συμφωνώ, aroum. simfun(i)séscu (Geagea 406, Pascu DEMR. II. 86), alb. 
simfonís (Meyer).

simpatriot (-|i) «compatriote», 1705 : iubi^ilor sympatrioti, Cant. Hr. 52 | 1774 : 
to(i simpatriotii trebue sä fie împârtâçitï, Ur. VI. 425 | 1787 : ca sä adueä la ai
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lor simpatriotï veçti de bucurie, GenCant. 275 | 1788 : pentru patimile ce sufere 
iubi(ií miéi simpatriotb len. Väcär. 110. 245. Le mot est encore très usité vers 1821, 
à l’époque du mouvement révolutionnaire de T. Vladimirescu. 1817 : un veac 
nou s’au ivit, fra(ilor simpatriotï, Mumuleanu, cf. Bogdan—Duicä, Lazär 67 | 1820 : 
simpatrio^iî creçtinî Moldovenï, Ur. I. 259 | 1822 : câtre to(í simpatrio(iî, TVlad. 
3 I *1821 : mângîere simpatriojilorü meï, Beid. Tr. 371, cf. 1822 : Mumul. Rost. 4. 
Dans la langue littéraire moderne ce terme n’est attesté que chez Alecsandri, et 
Caragiale mais là aussi il a un caractère archaïque. *1870 : cunosc pe Zaharaki, 
el îï simpatriotul meü de laSaranta eklisiea, T. 249 | 1909 : seara merseserä’mpreunä 
la cafenelu(a unui simbatriot într’o ulicioarà dosnicä, Car. Nuv. IL 231. — Var. 
sàmbatriot, 1828 : StDoc. V. 283, simbatriot, Car. 1. c. — Et. : συμπατριώτης.

simpérasma «conclusion», 1705 : simperasm’a trebue sa urmésce protaselor, 
Cant. 1st. 1er. 39. — Var. simberazmä, 1780 : BH. IL 239 ; cf. aussi simperasmos, 
1820 : Aman 48, simberasmôs, 1821 : Mitr. 136. — Et. : συμπέρασμα «conclusion», 
συμπερασμός «conjecture».

simptomâtic «fortuit, accidentel», 1705 : cand eu vre o primejdie simptoma- 
tieca pébele le-ar cadé, Cant. 1st. 1er. 45. — Et. : συμπτωματικός.

simvivasî «mettre d’accord, accorder, concilier» 1819 : asemenea simviva- 
se§te-mà §i eu dumnealuï Hagi—Ienusü negreçitü, a nu ràmâneà înü pagubâ, 
Aman 38. — Et. : συμβιβάζω, cf. alb. sevâs, sivds (Meyer).

simvivasmós «accomodement, arrangement», 1793 : sä socotip mijloculü 
indreptàriï priciniï aceçtia, spre a face simvivasmosü celü cuviinciosü, U. VI. 46. — 
Et. : συμβιβασμός.

símvol «symbole», 1712 : Ithica Ieropolitica saü filosofiïa mvä(ätoare de firé, 
eu symvoliï çi eu închipuirï alésa, Cat. ms. I. 155 | 1777 : tâlcuiré la symvolulü 
credin(ii, BH. II. 220 | 1807 : tâlcuiré Symvoluluï credin(iï creçtineçtï, BIH. I. 506. — 
Et. : σύμβολου.

simvulevsi «conseiller», *1860 (texte archaïsant) : in tristele peristasis in care 
se aflâ acum (ara açteptâm de la empíria Evgheniei Sale ca sä ne simvulevseascä 
ce avem a face, Od. IL 97. — Et. : συμβουλεύω.

sinalagmä (-ta) «convention, contrat», 1775 : sinalagma, adecâ schimbarea 
vîndereï §i a cumpërâtéreï aceluï nemiçcâtorü, U. I. 80, cf. sinalagmata, 1819 : U. 
XII. 54. — Et. : συνάλλαγμα.

sinanastrofie «société, compagnie», *1870 : el nu vrea sä fie în sinanastrofie 
eu musafiriï evghenieï voastre, Al. T. 881. — Var. sinastrojie, 1882 : sinastrofia 
era foarte simandicoasâ, Al. T. 1046 | m. d. : h place mai mult sinastrofia cailor 
de cit compania afroditeî, o. c. 1057. — Et. : συναναστροφή, cf. aroum. sinàstrufie 
(Geagea 406).

sinchisi 1. (trans.) «déranger, incommoder», 1778 : pânâ acum rëspunsü n’a 
sositü §i degéba Chirü Atanasie sinchisesce pe prea fericirea sa, U. IL 136 | *1860 : 
poate c’ave(i treaba . . . §i eu vâ sinchisesc, Al. T. 837 ; 2. (réfl.) «se soucier» (Tiktin), 
*1840 : nu sä sinhisâçti, Negruzzi, ms. (v. Hane§, L. lit. 214) | 1874 : nu mà sin
chisesc de furia lui, Al. T. 262 | 1879—80 : mal mâ uit eu încolo, mai mä fac câ 
nu mâ sinchisesc de el, Car. T.4 8 | 1909 : el nu s’a sinchisit de pandoliile ei, Car. 
Nuv. IL 240 (pour d’autres ex. modernes v. Tiktin s. v.). La forme réfléchie est 
très usitée (cf. Pop, Ev., Cher.), surtout dans quelques expressions : nu më sinchisesc 
de ceea ce spune lumea «je me moque de ce que dit le monde», par'câ se sinchiseÿle 
«il s’en fiche» (Damé). — Dér. sinchisealâ «souci» (cf. färä cea mai micä sinchisealä 
«sans se gêner» Tiktin, s. v.), nesinchisealâ «indolence» (nesinchiseala eu care mï-a 
luat locul, ibid.), nesinchisit «indolent», ex. omul cum e nesinchisit din fire, nu §i-a 
dat seamä de aceastä bunätate dumnezeiascâ, Pamfile, Cerul 4. — Et. : συγχύζω, 
cf. aroum. sinh'iséscu «déranger» (Geagea 406).

sindaxis «syntaxe», 1787 : construc(iulü saü syndaxis, len. Väcär. Gram. 13
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cf. o. c. 95, 104, Pascu XVIII. 1. 119). — Var. síntaxis, 1811 : BH. III. 32, 1836 : 
\egr. P. T. 180. ; syndax, 1847 : delà 1820 pânâ la 1828 çi încâ pana acum, ziceam 
yndax, H. Rád., G. D. Scraba, Hel. Râdulescu, 282. — Et. : σύνταξις, cf. alb. 
indàksè (Leotti), aroum sintakse (Nie.).

sindrofie (-ii) «réunion intime» (Tiktin, Damé). Inattesté au XVIIIe s. (mais 
;f. 1833 : Facà, Fr. 38) ce mot est très usité jusqu’à nos jours. 1895 : plec la pro- 
îuror, e la o sindrofie Nàd. N. 225 | 1907 : lumea vine la sindrofie sä rîzâ, sä vor- 
leascä, Brät. LD. 1 | 1909 : eu azi eu mâine a fâcut cunoçtin(â kir Ianulea eu fel 
le fel de negustori . . . a’neeput sä meargä la ei çi sä-i pofteascâ pela el, la sindrofie, 
Har. Nuv. II. 223 | 1933 : vitalitatea ei (c. à. d. Madame Danielescu) automatizatà 
ie via(a de familie çi sindrofii de pânâ atunci . . . fusese iarâçi stârnitâ ca de-o 
ntinerire prin dragoste, Teod. Bal masc. 28 | 1935 : bâtrînii nu se amestecau în 
nicile sindrofii ale Lianei. . . altceva erau sindrofiile mari eu învita(i anume, 
Rebreanu, Jar 17—8 | 1938 : sindrofie ín palatul domnesc din Iaçi (légende d’une 
gravure de 1845), Enc. Rom. I. 833. — Et. : συντροφιά.

sinéfor (-ri) «co-éphore», 1815 : sä arate càtre cei-lal(i sin-eforï socotelile 
jcôlelor, Urechiâ, Caragea 30. — Et. : συνέφορος.

sinepitrop (-pi) «cotuteur» (Tiktin), 1844 : eu ajutorul sinepitropilor. Mitr. 61. — 
£t. : συνεπίτροπος.

sinethisménos (-i) «accoutumé», 1713 : al(ii dä atäta sänt sinethismeni la 
3ondeiu, cät cänd n’au materie a-1 metahirisi, încâ sä nevoescu dän nimic ca sâ-1 
ifle, Iorga, Scris. Brânc. 7—8. — Et. : συνετισμένος (συνει&ίζω «accoutumer, 
liabituer, faire prendre l’habitude» VI.).

singatávasis «condescedance, complaisance, bienveillance», 1787 : deci çi noï 
intr’aciastä vreme din singatavasis säntem mul(ämi(i la obiceiul cel ce s’aû päzit, 
le  zile 24, GenCant. 542 | 1793 : sä facemü singatavasis la osînda cea cuviinciósá 
i  lorű, U. VI. 40, cf. 1805 : Ur. II. 142, 1820 : Aman 192. — Var. sincatávasis 1794 : 
II. VI. 364, U. V. 225, sirgatávasis (faute de copie ou d’impression?) 1785 : U. I. 
350. — Et. : συγκατάβασις.

singraf (accent?) «auteur», 1803 : în cinci ani pre ceï mai adâncï singrafi 
prea eu amäruntu! îï în(âleg, Ur. III. 16. — Et. : συγγραφευς.

sinbariticon «lettre de félicitation», 1787 : tuturor çi fieçtecâruia ce va ceti 
acest al Nostru hrisov sinhariticon, de la Noï milä çi toatä fericirea, GenCant. 
328 I 1821 : pornind çi cätre Märia Sa Vodâ sinhariticon de bucurie, TVlad. 166. — 
Et. : συγχαρητήριος «de félicitation» (transformé sous l’influence de συγχωρητικός 
«de pardon, absolutoire», cf. encore τα συγχαρίκια «récompense» Hép.).

sinhertisi «féliciter», 1787 : îl sinhertisia cum cà ï-a isprävit toatä treaba de 
la Sultanul, dupâ a lui poftâ çi dupä cum s’a fägäduit, GenCant. 336. — Et. : *συγ- 
χαιρετώ (au lieu de συγχαίρω).

sinhórisis «liberté, permission» ( =  ertare, slobodienie, daré voii, Gl. 1st. 1er. 20), 
1705 : viclénii muritori, eu indemnare si sunhorisini ale mêle indreptnice norociri, 
falcilor taie m’au vendut, Cant. 1st. 1er. 303. — Et. : συγχώρησις.

sinichésion «mariage», 1803 : un mijlocitor ce a fost la acest sinichesion, 
U. VIII. 531. — Var. sinichísie (-ii), 1800 : asemenea sinichisiï nepotrivite la vêrsta 
s’a mai întêmplat çi la al(iï, U. VIII. 24. — Et. : συνοικέσιον.

sinidisis «conscience», 1750 : märturia unei sinidisis bune îl fâcea privi eu 
urâciune nebuniile çi deçertâciunile lumei (cf. Torig. : le témoignage d’une bonne 
c o n s c i e n c e  lui fait regarder avec mépris les folies et les vanités du monde), 
Cuget. Oxenst. 246—7, 253 | 1788 avêndù întàrite nâdejdele nóstre la acelü ighe- 
monicescù curatü sinidisisü a Inâl(imeï télé, U. III. 175. — E t.: συνείδησις, cf. 
aroum. sinidise (Geagea 406, Pascu DEMR. II. 53), siniâise (Nie.).

sinisforà 1. «cotisation, contribution», 1815 : spre paza boaleï ce urmeazä 
la Galaji eu darea prin sinisforà din partea fieçtecâreï trepte de la cenul cel întâl
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§i pänä la cel mai de pe urmä, Ur. IV. 120 | 1819 : spre plata partéi sinisforalei, 
U. XII. 46 ; 2. «collecte» (a face sinisforà «faire une collecte» cf. συλλέγω συνεισφοράς), 
1785 : eu oï sä facű sänisfora, §i toate ale noastre oï sä le adunü la unü locü, StDoc. 
XXI. 182, cf. 1808 : U. IX. 341 ; 3. «rapport des biens à succession à la masse» 
(v. Cih. II. 699, Tiktin). — Var. sànisforà, v. plus haut, sinesforà 1815 : U. X. 391, 
sineforà, 1814 : U. X. 353. — Et. : συνεισφορά.

sinmah «allié», 1820 : Napoleon eu alte trupe dâ óste aü eçitü afarâ, çi pâ 
altü locü mergëndü, aü câzutü în urma acelorü doî comandir! ai simahilor, Scris. 
TV. 39 (cf. sinmahilor, ibid.). — Et. : σύμμαχος.

sinonim (accent?) «synonime», 1705 : côrm’a la corábie, zabál’a la cal, soco- 
tél’a la intielegatori, synonime sint, Cant. 1st. 1er. 337. — Et. : συνώνυμος.

sinopsis «résumé, sommaire», 1794 : Sinopsisu. 77 tal. 60 banï Cusurulü ce 
a rëmasü sä mai ïeae Ianculü. 502 tal. 103 banï Asemenea §i Zoi(a, etc. (à propos 
d’un legs), U. VI. 475, cf. Iorga, Scris. Meçt. 130. — Et. : σύνοψις.

sinorisi 1. (trans.) «s’apercevoir, remarquer», 1821 : s’aü vâzutü §i scrisoare 
dumitali, insä, fiindcä vreme de aeù nu-ï ïaste a sänorisä celi ce dinü durere cineva 
grâeçti, ïartâmü unulü altuia, StDoc. XXI. 361 ; 2. (réfl.) «se soucier», 1863 : nu 
vä sinorisiti ( = n u  v ä  s i n c h i s i ( i, note de l’éditeur) lui Boroboata, cäci este 
nebun, särmanul, Fil. Cioc. 133. — Var. sänorisä, v. plus haut. — Et. : συνορώ 
«s’apercevoir, remarquer, reconnaître» (VI.), ow ερίζομαι ( >  συνορίζομαι) «prendre 
garde à, faire attention à, tenir compte de» (P.). Les acceptions enregistrées par 
Cih. («confiner, être limitrophe» II. 699) et Tiktin («sich mit Jdm. verbinden», cf. 
«a se împerechià, a se împreunà» DEnc.) reposent sur une confusion de συνορώ 
(συνορίζομαι) avec συνορεύυ), συνορίζω «être limitrophe» et συνωρίζω «attacher, 
atteler» (cf. συνωρίς «attelage»).

sintagmâtion «recueil de prescriptions, code», 1780 : care pravilä tälmäcindu-sä 
pe limbä rumâneascâ le-am açezat in deosebit s i n t a g m a t i o n ,  a d i c ä  c a r t e  
( ~ εις ξεχωριστόν συνταγμάτων), Yps. — Et. : συνταγμάτων «Sammlung von Vor
schriften» (T.) ΛΕΓ  (II. 2312) ne donne, ce mot qu’au sens ecclésiastique. En grec 
ancien σ. équivaut à «opusculum» (Steph. VII. 1453).

sintesi «composer, arranger», 1787 : câr(ile ce singur le-a sintesit, GenCant. 
14 I 1789 : Dioptra sau Oglindâ, cum ai zice priveliçte de lume väzätoare . . . adusá 
la luminä §i synthesitä §i impodobitä eu cinci feliuri de stihuri, Cat. ms. II. 31 | 1814 : 
cetesce, sintesesce §i scrie domnescile hotàrîrï, lust. Car. 12. — Et. : συν&έτω.

sintichi «traité, convention», 1782 : Dum. Vari. 428 (cf. Pascu XVIII. 1. 
156). — Et. : συν&ήκη.

sirà (-le) «ligne, succession», 1787 : Constandin Cantacuzino eu so(ia sa la 
Valahia a náscut sa§e fii a cärora sirale . . .  se aratä a fiecâruia deosebi, GenCant. 25. — 
Et. : σειρά, cf. aroum. sireäuä (Geagea 407), alb. siri «specie, genere, linea (di 
generazione)» (Leotti), sirà «opportunité» (ibid.)

sirinà «syrène», 1705 : Gl. 1st. 1er. 20. Dans le texte on a syrenile (o. c. 279) 
qui pourrait dériver aussi du lat. syrena. — Et. : σειρήνα.

sistatieós 1. «constitutif» ( =  «asiediatoare, intaritoare, staruitoare» Gl. 1st. 
1er. 20), 1705 : in cé sistatichi Diafora hirisii’a lucrului locul cel mai sus poate tiné 
dupo deosebire, Cant. 1st. 1er. 48 ; 2. «de recommandation», 1788 : dândumï §i 
fermanü împërâtescü §i dôuë emrinamele systatichà, len. Väcär. IIO. 301 ( cf. Pascu 
XVIII. 1. 113). — Et. : συστατικός.

sístiha (sístihe) (plur.) «composé des mêmes lettres», ex. care sunt sistiha? 
Zicem sistihe acealea care dintr’un nume in múlté fealiuri sä alcätuescü, StDoc. 
XVI. 51. — Et. : σύστοιχ\ον (plur. -a).

sístima (-e) 1. «assemblée», 1821 : eu un cuvant toatä sistema adunärii s ’aü 
împrâ§tiat in toate pär(ile muntilor, TVlad. 96 ; 2. «régime (politique)», 1774 : 
ticàlo§ie §i nestatornicie la toatä sistima (ärii, Ur. VI. 425 | 1787 : ca sä adueä
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la ai lor simpatriotî veçtï de bucurie §i statornice temelii a sistemeï cei viitoare, 
GenCant. 275 | 1805 : tôtà sistimà a acestiï iubitôre de Christ stâpânire, Cond. 
Yps. 339 I 1791 : toatä sistima politiceascä, StDoc. XI. 191 | 1835 : o lucrare ce 
poate sä aducä defäimare uneï sistimeï abätutä dinü Regulamentü, Aman 153 ;
3. «parti», 1828 : toatä sistima boerïascâ de Botolani, StDoc. V. 279. Dans ce sens 
le mot est à peu près synonime de tagma boereascä (v. au mot tagmà) ; 4. «système», 
1825 : a sä açâza pá la toate oraçele aceçtii tűri câte un dascäl grämätic . . . §i câte 
un dascäl cantäret ca sä învete meçteçugul psaltichii sistimii cei noao, Arh. Oit. 
IX. 201. — Yar. sistemà (cf. lat. sistema), v. plus hant. — Et. : σύστημα, cf. aroum. 
sistimà (Geagea 407, Pascu, RCr. X. 133).

sistimâtic «systématique, conçu selon un plan bien établi», 1838 : a sale 
dispozitäi sänt sistimatici çi întemieti pe prin^ipiile sfinteïlor noastré relighii, Cat. 
ms. I. 222. — Var. sistimaticésc, 1817 : sistimaticiasca întrupare a ramului pra- 
velilor politiceçti, Doc. Call. 543. — Et. : συστηματικός.

sistisl 1. «établir, instituer, fonder», 1813 : de trebuintà fiind a se sistisi la 
acel loc acéstâ nouä câpitanie, U. X. 524 | 1816 : aü sistisit acolo noű spital, U. X. 
40 I 1817 : dupä rugäciunea ce ne-au fâcut dumnealor boerii efori ai çcoalei de 
musichie ce s’a sistisit aid in politia Bucureçtilor, Posluçnicu, 1st. mus. I. 21 ; 
2. «recommander» (Tiktin 1436), 1863 : eleiül care te-a sistisit la mine n’a cunoscut 
darurile ce ai, Fil. Cioc. 315. — Dér. sistisire «fondation», *1820 : Mitr. Dion. Lupu . . . 
s’au fäcut cei d’intâiu pricinuitoriu sistisirei çcoalelor nationale, Iorga, 1st. înv. 
r. 185. — Et. : συσταίνω, συνιστώ, cf. aroum. sistiséscu «recommander» (Geagea 407, 
Pascu DEMR. II. 187).

sistolie «restriction», 1792 : când . . .  se va aräta câ trebuesce vre-o s i s t ο- 
Ι i e, s é ü  m i e ç o r a r e ,  séü vre-o altâ ôre§i-care deosebire, läsämü a socoti 
în urmä, U. IV. 143. — Et. : συστολή.

sizighie (-ü) «conjugaison», 1803 : nu va mai îndemna pre ucenicï sä învete 
de rost eu anii, clasuri, sizighi (!) §i câte altele ca aceste technologhiceçtî bárfeli, 
Ur. III. 16. — Et. : συζυγία.

sôfismà (-mate) «sophisme», 1705 : dialecticii. . .  la vréme de stramtoáre eu 
strofe si sofismate se slujesc, Cant. 1st. 1er. 64. — Dér. sofismaticesc «sophistique», 
1812 : întrebârï sofismaticeçtî, GCr. II. 209. — Et. : σόφισμα.

sofologhiotatos «savantissime, doctissime», 1804 : Sofologhiotate didaseäle 
Lambro, teorisind jalba, sä cercetezï de este eu cuviintâ dupé vêrsta ce va fi avênd 
jäluitorul acesta, a intra în orînduiala ucenicilor çcôleï, U. VIII. 437 | 1863 : Pâtu- 
ricä . . . învâtâ limba greceascä ca un sofologhiotatos, Fil. Cioc. 591 | 1870 : Dum- 
neata eçtï un sofologhiotatos, Al. T. 883. — Et. : σοφολογιώτατος, cf. aroum. sofôs 
(Geagea 407), alb. sofô (Meyer).

solichismós «solécisme», 1705 : tu Solichismo eu limba Cioârâi faceti, Cant. 
Is . 1er. — Var. silichizmos, AHN. III. 714. — Dér. solichizmi «dire des solécismes» 
cf. Cant. 1. c. — Et. : σολοικισμός.

somachi «marbre moucheté», 1715 : mänästire frumoasä, ziditä de înpâratii 
greci, tot eu lespezi de somachi si de marmurâ, Iorga, Mor. 23. — Et. : σομακί, 
(de turc somaki, §äin. IO. III. 161).

somatofilaci (pl., le sing, n’est pas attesté) «garde du corps», 1788 : gâsind 
trei gvardiï din somatofilaci, un Neam(, un Ungur §i un Leah, len. Väcär. IIO. 
cité par Od. II. 70. — Et. : σωματοφύλαξ (σωματοφύλακας).

spáros «sargue ordinaire» (Sargus annularis, DEnc.). — Et. : σπάρος. 
spatie «trèfle» (Tiktin). Popâ de spatie «roi de trèfle» (ibid.). Le mot paraît 

vieilli (cf. Damé I V. 90), la langue moderne l’a remplacé par treflâ. — Et. : σπα&ί.
spitálion (-ni) «hôpital», 1797 : §aï-zecï de spitalionï, U. VII. 543. — Var. 

spital (-uri) 1794: U. VI. 713 (cette forme persistera jusqu’à nos jours). — Et. 
σπιτάλι(ον), mot d’origine latine (hospitale, cf. ital. ospedale, fr. hôpital, etc.).
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spitaliót (-ti) ((infirmier, garde-malade», 1793 : sä fie 60 de ômenï pentru 
slujba bolnavilorü, cari, sä aibä nume de spitalio(i, U. VI. 731. Plus tard on dira 
spüalagiu (v. Tiktin). — Et. : σπιταλιώτης «Spitalmann, Spitalbruder» (W.).

spondios «spondée», 1784 : stihol (c. à. d. l’hexamètre) este di 6 pode, al 
cincile pod dactilos §i al çasâle pod esti spondios, Cat. ms. II. 77. — Et. : σπονδείος.

spudaxi «étudier», 1. 1808 : laste ca sâ-1 triïmitâ la Becï, sä spudacseascä acolo 
§i sä înve(e §i doftorii, Furnicä, Corner  ̂ 266. Il est curieux de remarquer que dans 
une comédie d’Alecsandri (Boeri çi ciocoi) le terme ancien spudaxi et le néologisme 
studia sont juxtaposés, selon l’âge des interlocuteurs, Radu : Am fost la Paris. 
Hîrzobeanu : Si ce ai s p u d a x i t acolo? Radu : Am s t u d i a t legile, Al. T. 
210 ; 2. «faire donner de l’instruction à qn.» ex. : l’am spudacsit pe Radu pân’a 
nu’l lua de ginere, Al. T. 887. — Dér. spudaxit «instruit, cultivé», 1863 : pe acei 
tim pi. . . to(i muchelefi §i spudaxiti aveau câte o bibliotecâ, Fil. Cioc. 50 | *1868 : 
am cheltuit §i ochii din cap pînâ când am väzut-o mare §i spudaxitä, Al. T. 919. — 
Et. : σπουδάζω (aor. conj. σπουδάζω), cf. aroum. spuöäcsescu (Geagea 408), alb. 
spudhàks (Leotti).

spudéu «étudiant, savant», 1782 : ca sä se tipäreascä liber orice carte folosi- 
toare, spudeilor la çcoli, BH. II. 882—3. — Et. : σπουδαίος.

stacds «homard» (Tiktin, Cih. II. 701). — Var. stacós, stacój (1. c.). — Dér. 
slacojiu «écarlate» (LM.). — Et. : στακός (pour αστακός), alb. stakó (Leotti).

stafidi (réfl.) «se ratatiner, devenir comme une pomme cuite» (Tiktin, Damé), 
ex. toatà fiin(a ei stafiditä, suptä, scheletizatä (il s’agit d’une vieille femme), Vlah. 
N. 127. Le mot s’est maintenu en Valachie comme un terme courant du langage 
familier. — Et. : σταφιδιάζω ou σταφιδοϋμαι «se sécher ; se rider, se ratatiner» 
(VI.), de σταφίδα «raisin sec» (>  roum. stafidà, Tiktin, à partir de 1688), cf. aroum. 
stâfiôusésku c  σταφιδώνομαι (Nie.)

stámba (-be et -uri, le second au sens collectif, cf. blâni et blânuri, v. Cara- 
costea, Gând. XV. 224), 1. «indienne» (Tiktin, Cih. IL 701), 1811 : prindumnealui 
dohtor Molnár am trimis patru rochi. . . doo de malteh çi una de stambâ §i alta 
de batistâ, Iorga, Contrib. 231. j 1822 : stambâ englezéscâ, U. XIII. 232 | 1895 : 
Fusta-i de stambâ vänätä, Näd. Nuv. 150 ; 2. «presse», 1779 : dupe ce sä vor tipäri 
o sutä vivlie este sä ni le trimijl dumneata aicï la Bucureçtï dezlegate, dupé cum 
îes din stambâ, Iorga, Contrib. 196. Le mot est particulièrement fréquent dans 
l’expression a da in stambâ «mettre sous presse» (1765 : BH. IL 169, 1794 : GCr. 
IL 161, 1817 : DR. III. 737, etc.) qui dans la langue familière de Valachie est usitée 
au sens ironique : era vestitä §i în stambâ datâ «elle était célèbre et connue de tout 
le monde» A. Pann (cf. Damé, s. v.) ; 3. «variété, particularité» (Tiktin), ex. Spune-mi 
pärul cailor §i stamba voinicilor, Bíbic. 316. — Var. stampâ (Cih. IL 701). — Dér. 
stampez (pänzäturä) BM. IL 257, stàmpuesc «estampiller, marquer, timbrer» (Cih. 
1. c.). — Et. : στάμπα ( c i ta i ,  stampa), cf. alb. stdmbë «strettoio, torchio» (Leotti). 

stavridie «espèce de poisson» (Caranx trachurus, Tiktin). — Et. : σταυρίδι. 
stavropighiacesc, dans l’expression mânàstire stavropighiaceascà «monastère 

patriarcal», 1819: sfânta mänästire patriarhiceascä a noasträ çi stavropighiaceascà 
de la ostrovul Halchii, Doc. Mano 357. — Et. : C’est un adjectif dérivé à l’aide du 
suffixe -cesc de σταυροπήγιον «ius figendae crucis, crucis defixio in loco sancto ; 
ius quod patriarchae competebat, in quacunque Dioecesi Episcopali Ecclesiam 
dedicandi et consecrandi, defixa in ea . . . lignea cruce», σταυροπήγιον πατριαρχικόν 
«monasteria patriarchalia, quae solius Patriarchae Constantinopolitani jurisdictioni 
subdita erant» (Du Cange gr. et. lat.).

stenahoríe 1. «manque d’espace», 1793 : sä se ajute la stenahoria casei ce 
are, U. V. 143 | 1798 : veçlêndü Domnia sa stenahoria bolnavilorü, U. VII. 532 | 1816 : 
ca sä nu pâtiméscâ atât uceniciï cât §i daseälii eu stenahoria caselor când §ed la 
paradosis, U. X. 377 ; 2. «manque, besoin» (necesitate strivitoare, Arh. Olt. IX. 44),
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1715 : stenahorie de apà, Arh. R. Π. 114 | 1794 : au secatû Dâmbovita, cum se 
vede, pricinuindü lipsa de apà la morile Bucurescilorü, de nu pot lucra, §i aducêndü 
stenahorie de obçte, U. V. 388 ; 3. «embarras, gêne, perplexité», 1750 : acelea care-t 
pot face stenahorie, GCr. II. 48 | 1786 : spre a cälätori. . .  eu odihna §i färä ste
nahorie, U. III. 86 I 1787 : dupâ acéstà socotélâ se pricinuesce mare stenahorie 
§i supërare, U. II. 387 | 1790 : viindü la multà stenohorie §i lipsa de cheltuiala,
U. IV. 400 J 1814 : o lasà înü cea mai desâvârçitâ stenahorie, Scris. T. V. 16, cf. 
1815 : U. X. 297, 1822 : U. XIII. 283, 1830 : Aman 129, etc. 4. «gêne dans la 
respiration, oppression, asthme» (cf. στενοχώρια τής αναπνοής VI.), 1868 : de la 
o vreme îme Venise stenahorie §i ipohondrie, Al. CL. II. 142. — Var. stenohorie,
V. plus haut, stanahoríe, Pred. I. 94, stinahorie, 1822 : U. XIII. 283, 1826 : Hurez 173, 
Stenahorie, Iorga, Kotzebue 60. — Et. : στενοχώρια, στενοχώρια, cf. aroum. stenohorie 
(Pascu DEMR. II. 89).

stenahorisi 1. (trans.) «incommoder, gêner, troubler», 1775 : pricinuindu-se 
lipsa sà stinahoriséscà pe cei ce aü trebuinja de cumpëratü, U. II. 204 | 1793 : dator- 
niciï stenahorisindu-lû ca sä le implinésca baniï, U. V. 326 ; 2. (réfl.) «être dans 
l’embarras, dans la gêne» (Tiktin, Cih. II. 702), 1715 : pentru ca sä nu sä stenoho- 
riseascà oçtile, n’au mers, ci au râmas acolea, Iorga, Mor. 101 | 1792 : ca sä nu se 
stenahorisascá de datornicl, U. IV. 147 | 1793 : pentru care priciná mai multü se 
stenahorisescü, de nu pot suferi a mai fi eu locuintâ acolo, U. V. 114, cf. 1797 : 
U. VII. 130, 1804 : Ur. I. 27. — Var. stenohorisi, stinahorisi (cf. stenohorie, stina
horie), stanahorisi, Pred. I. 95. — Dér. stenahorisit «celui qui est dans la gêne» (cf. 
στενόχωρος), 1788 : ordia impäräteascä . . .  vediêndu-se stenohorisitâ . . . hotärirä sä 
cearä pacea, len. Väcär. IIO. 285, cf. 1804 : U. VIII. 456, 1822 : U. XIII. 283, 
286, etc. Parfois le part, passé est pris au sens concret (cf. stenahorisi 1.), ex. 1794 : 
sunt spitalurï vechi de sâracï bolnavï, care spitaluri nefiindü indestulate adecâ a 
odihni osebitü bârbatï §i osebitü parte femeïascâ, §i pentru acésta aflându-se totu 
la unu locu împreuna bolnaviï . . . stenahorisitï, U. VI. 713. — Var. stenahorit (part, 
de *stenahori). — Et. : στενοχωρώ, cf. aroum. stenohorisitu (Nie.).

sténosis «oppression, gêne respiratoire» (Tiktin 1491, Cih. II. 703), 1760 : 
pentru stenosis, durerea dinjurul plâmânilor, Samarian 328 | *1830 : junele mai 
suferea §i de stenosis, Tel. Sch. 88. — Et. : στένωσις.

stereos! «affermir, consolider, fixer», 1713 : bunä nâdejde au ca sä stereosascä 
acest Veziri, Iorga, Scris. Brânc. 5. — Et. : στερεώνω, cf. alb. stereos «fissare, 
fermare, sostenere» (Leotti), aroum. slereusitu (Nie.), στερεαισίτχ (Cavall., Thunmann 
187), stereusire (Pascu, DEMR. II. 89).

stihurghisi «faire des vers», 1829 : delà 1812 s’au zämislit în mine aceastâ 
rîvnâ de a fi sérvül muzelor, a tälmäei cärti frumvase çi morale, a scriptura §i a 
stihurghisi, RI. XX. 374. — Et. : στιχονργώ.

stihurgós «poète», 1796 : n’am fost stihurgos pentru gustul lumii, de cât 
pentru trebuintele mele, A. Väcärescu, Cardaç I. 41 (cf. Cat. ms. I. 632), 1882 : mi piac 
mult stihurgosi, sínt to^ï ecsadelfi eu Eripidis çi Sofoclis, Al. T. 1048. — Et. : στιχονργός.

stiîds «âpre, acerbe» (Tiktin, Cih. II. 703),. . . vinurile delà Alba . . . sínt dulci §i 
foarte rar stifoase, Oil. Hor. 319 | 1907 : äst om bun ca pînea. . .  devine acru §i stifos de 
câte ori s’o întîmpla sä-i meargä räu la préférant, Brät. LD. 83. — Et. : στυφός.

*stimarisl «estimer». La seule forme que nous ayons relevée, est le dérivé 
nestimarisire «manque d’estime, irrévérence». 1834 : ieü ca de un lucru ce (di va 
fi adevärat) il pot socoti vederat bänt(uialä) çi nestimarisire ocârmuiriï stâpînitoari, 
Doc. Call. II. 75. Cf. stimà, stimat dans la langue moderne. — Et. : στιμάρω «ich 
schätze, stimare» (Som., W. -= ital. stimare, Neugr. St. IV. 86).

stolisi «orner, décorer» (§. 704), 1875 : unchiaçul se stolisise çi el împreunâ 
eu babe., Cal. Basm. 62. — Var. stoli (Tiktin), ex. carii trupul saû frumos alcâtuit, 
împodobit çi mîndru stolit a fi poftesc, Div. 112 b. (Tiktin). — Dér. nestolit, Asachi

17
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(cf. Haneç, L. lit. 63), stolire, Asachi (Haneç, o. c. 64). — Et. : στολίζω cf. aroum. 
stulf ijséscu (Pascu DEMR. II. 90)., alb. slolis (Leotti).

stratag(h)émâ (-ta, Ur. III. 16, -te) «stratagème», 1705 : precum si osténii 
cand eu rnan’a si eu sabii’a a birui nu pot, eu mihanii si eu stratagemate se slujesc, 
Cant. 1st. 1er. 64 | 1821 : cäci dintr’o auzire neinfiin(atä (çi aceasta, strataghemâ 
fanarioticeascà!) eu ruçine nu va fi sä ne spâimîntâm, E. Vîrtosu, TVlad. 58 | 1822 : 
fel de fel de stratagemà de ràsboiu, TVlad. 198. — Var. stratighimà, 1782 : Dum. 
Varl. 445. — Et. : στρατήγημα (lat. méd. stratagema).

stratóped «camp», 1821 : Ipsilantü së se pornéscá, acum este nevoitü Ii stra- 
topedü, dá poronca, a fi gata spre pornitü, Beid. Tr. 347. — Et. : στρατόπεδον.

stratopedárh «maréchal de camp», 1787 : loan Vacate ce era Gubernator la 
Dimotihu çi mare vânâtor çi stratopedarch, GenCant. 385. — Et. : στρατοπεδάρχης.

stràtùlà «petit charriot dans lequel on apprend aux petits enfants à mar
cher» (Damé, Cih. II. 704). — Et. : στρατούλα.

stridie «huître» (Tiktin), 1749 : mâncarile de peaçte în raci, stridii, melci, 
legumi, GCr. II. 42. — Et. : στρείδι, alb. stridhë, stridhe (Leotti).

strofi (strofe) «détour, expédient» ( =  «voroàva siuveita, in multe parti intor- 
catoare si insielatoare» Gl. 1st. 1er. 20). 1705 : dialecticii. . .  la vréme de stramtoare 
eu strofe si sofismate se slujesc, Cant. 1st. 1er. 64. — Et. : στροφή.

stru(ocámilá «autruche», 1705 : eu si Strutocámila la pustiile Araviii locuim, 
Cant. 1st. 1er. VI. 40. — Et. : στρουθοκάμηλος.

suîit (sofit) «plafond» (Damé, Cih. II. 705). — E t.: σοφίτα (-= ital. soffitta). 
sumarisi «additionner» (Adam. Neol. 23), 1863 : se prefäcu cä serié çi 

sumariseçte, Fil. Cioc. 173. — Var. sumàrisi (Damé). — Et. : σουμμάρω (VI.. 
Dehèque).

T
tacticôs «mesuré, rangé, bien réglé» (Tiktin, Damé IV. 137), 1892 : tonul 

narativ al unui unchiaç deçtept care . . . încet çi tacticôs ar prinde a deçira . . . firul 
frumoaselor lui aduceri aminte, Vlah. GV. 197 | 1893 : bine’mnéta, om care scil 
sa tràiescï tacticôs, se pote sä faci cabul la aça ceva? Marion 64 | 1910 : respecta- 
biliï çi tacticoçiï boerï graçï . . . din vecinätate, Sad. Cr. 249. Ce mot a pénétré en 
Transylvanie aussi, ex. cärdurile de ciori. . .  se lasà la pàmânt, pâçind tacticôs, 
Ion Gorun, cf. Breazu, Pov. ard. 301. Au-delà des Carpathes il est attesté même 
dans la poésie populaire : Tacticôs cä v’om pâçi, Em. PP. 283. Au XVIIIe s. Dum. 
Vari. emploie les formes grecques tacticon et tactichi, ex. o sutä de cälärime tactichi, 
449 (cf. Pascu XVIII. 1. 159), Fabricean maiorul trecu Oltul eu oareçicare oaste 
tacticon, 397. — Et. : τακτικός.

taftalôg (-loage) «gros et vieux bouquin» (Tiktin). Ce mot appartient au lan
gage familier et dans les citations de Tiktin il n’est attesté que sous les formes tavtala- 
ghioane (pluriel de tavtalaghion, v. Ghib. BV. 63) et troftoloage (Creangâ, CL. XV. 313). 
La seconde var. serait-elle issue d’une contamination avec terfelog (bouquin, vieux 
livre»? (Cf. DEnc.). — Et. : ταντολόγος «qui se répète».

taftologie «tautologie, redite, répétition» (Damé, Cher.), 1783 : açla dar 
pentru cä este taftologia în zadarü, de a (ï së mai arëta çi a te mai povë(ui de fieç- 
care trébá, U. I. 272. — Et. : ταυτολογία.

tàgmâ (-e) «ordre, classe, corporation» (Tiktin, Cih. IL 705). A l’origine le 
mot était usité soit pour désigner des prêtres ou des moines (tagmà bisericeascà, 
monahiceascà, preo(eascâ, duhovniceascä, Cih., 1. c., Arh. Bas. VII. 28, tagma preotiei, 
En. Kog. 242)1, soit pour indiquer des corporations civiles (tagma negustorilor ou

1 Parfois ce terme peut se rapporter même à un ordre religieux non-orthodoxe, 
cf. 1771 : tagma fratoricëascâ a celorü ce sä zicü Dominicani, BH. IL 197.
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negmitoreascä, 1816 : Doc. Bari. II. 214, tagma tlrgove\ilor, lucrätorilor, etc. Damé 
IV. 138, tagma boereascä, 1822 : U. XIII. 333, tagma logojefüor, 1802 : U. VIII. 279, 
tagma dvorenilor, 1818 : GCr. II. 219, tagmele iuridice§ti, 1818 : 1st. ínv. r. 169, 
tagma vistieriei, Cond. Car. 363, tagmele chivernisitorilor, 1787 : Gen. Cant. 277 ; 
pour les diverses corporations des Tziganes — tagma lâepilor, lingurarilor, ursarilor, 
etc. — cf. T. G. Bulat, Arh. Bas. VIII. 3—13). Par l’analogie des corporations régu
lières on parle encore de tagme de slujitori, 1863 : Fil. Cioc. 28, tagma jâfuitorilor, 
1822 : TVlad. 47, tagma prostimii, Isp. Leg. 376, voire de tagma de literati, 1863 : 
Fil. Cioc. 187. Ce n’est que par exception que le mot s’emploie sans aucun qualifi
catif (ex. 1705 : iara la Vultur a do’a tagma o cuprinde Corbul, Cioàr’a, Pelicanul, 
Cant. 1st. 1er. 26). — Var. tôgmâ, 1820 : Doc. Bari. I. 372. — Et. : τάγμα, cf. aroum. 
tàgmâ, tàymâ, tacmà (Geagea 413, Pascu DEMR. II. 92. ; pl. taymate, Pascu, R. 
Cr. X. 134), alb. tosque tagmë «schiera (d’eserciti)», (Leotti).

tagmatarhie «bataillon», 1863 : tagmatarchia lui Duca, tagmatarchia lui 
Caravia, Fil. Cioc. 237 (en une note sur la «militia eteriçtilor»). — Et. : v. grec 
ταγματαρχία «praefectura turmae» (St. VII. 1768).

taifás (-uri) 1. «conversation, entretien, causerie» (Tiktin, Cih. II. 618). Dans 
:e sens le mot n’est pas attesté au XVIIIe s. (pour les ex. modernes v. 1. c. DEnc. 
1269 et Säin. IO. II. 344). Tout récemment le mot a pénétré dans la langue poétique 
aussi. 1926 : Mä clätinä spre pat al insomniei pas, In creerul meu plânge un nemUos 
taifas, Bacovia, Poezii 119 ; 2. «grande tasse de café turc» (Tiktin 1. c.), 1893 : cei 
cari mai au râmas nu cer decât «baterii», tigäri, «taifasurï», Del. P. 42. — Phras. a sta 
la taifas «faire la causette» (Damé IV. 139, cf. a sta la vorbà). — Var. taefét, ex. ni 
se pare halima astäzi taefetul bâtrânilor, Russo 19, taifét ibid. 28, 110. — Dér. 
tâifàsui «causer». 1935 : bâtrînul Mendelson . . . däscälindu-§i ucenicul, daca n’avea 
aläturi vre-un muçteriu eu care sä täifäsuiascä, Rebreanu, Räsc. 51. — Et. : ταϊφάς 
(mot d’origine arabe v. §äin. 1. c.), cf. aroum. tâifâ «famille» (Nie.), alb. tâjfë 
«partito» (Leotti)

tapinofrosini «humilité», 1804 : decï çtiutà fiind mie buna credin^ä §i tapino- 
frosini a Preosfin(ieï Taie, Mitr. 75. — E t.: ταπεινοφροσύνη, cf. aroum. tapin(os) 
«modeste» (Geagea 412, Pascu, RCr. X. 126), alb. tapinós «abbassare» (Leotti).

tàr(r)os «curaj», XVIIIe s. : luasà eu to^âi un mare iharos, len. Kog. f. 111 
(éd. Kogälniceanu : luase eu to^ii un mare o b r a z, cf. p. 70, note 1.) | 1803: 
drept aceea §i priimim tarros Mitr. 71 | 1807 : primesc taros a face çtiri, ib. 84. 
Pour l’expression a primi taros cf. λαμβάνω το θάρρος và σάς παρακαλέσω «je prends 
la liberté de vous prier» (VI.). — Et. : θάρρος, cf. aroum. dârros (Geagea 412, Pascu 
DEMR. IL 45).

m  (-te) «soeur aînée, tante, personne âgée» (terme de caresse, v. Tiktin, 
Damé IV. 148). — Dér. (i\acà, faeâ, fa(ae, fâficà, piicâ (Tiktin, DEnc.). — Et. : τσάτσα. 

taxiúrh «commandant», 1828 : taxiarhul Duca, TVlad. 60. — Et. : ταξιάρχης. 
taxid 1. «voyage», 1909 (texte archaïsant) : se çi’ntorseserâ delà taxid, fiecare 

eu ineäreätura lui, la pôtrivitâ vreme, Car. Nuv. IL 231 (cf. Iorga, Neg. §i meçt. 137) ; 
2. «marchandise d’importation», 1863 : am desfäcut astäzi taxidul de marfä ce am 
primit, Fil. Cioc. (cité p. DEnc.). — Et. : ταξίδι, cf. aroum. tàcsiôe, tâsciôe (Gea
gea 412), alb. tosque taksith, -dhi «viaggio» (Leotti).

tAxis «rang», 1812 : în slujba de oenâ, care este începere de tacsis boeresc, 
Furnicä, Corner  ̂ 284. — Var. táxie, 1834 : Gorovei, Botolani 249. — Et. : τάξις, 
cf. aroum. tacse (Geagea 412).

teátru (-re et dans la langue ancienne, -ruri) «théâtre, scène» (=locul privélii, 
in mijlocul a toatâ ivál’a, Gl. 1st. 1er. 22), 1705 : din pragul a fiete cáré poarta 
in gios scára, in chipul theâtrului, in gios se lasa, Cant. 1st. 1er. 127 | némul Liliiácilor 
in theátrul lumii de máre si nesuferita rusine i-au dat, o. c. 162 (cf. ibid. 59, 82,
339 etc.) I 1794 : moártea au socotit, ca pâmântul era »in teátru prea strâmt pentru

17*



260

a sale traghedii, GCr. II. 152 | 1829 : theatruri! ho, ho, stai loghiotate, stai, §’apoi
ce, numai Europeni se pot cinsti pentru aceasta? noi nu? Pleçoian — Marmontel. 
Aneta §i Luben, BS. 650. — Var. téatron, 1765 : în näuntre un teatron de sälbätäcie 
§i deplinä varvarie §i ticaloçie, Ur. I. 271 | 1829 : noi n’avem theatron, care 
e mai frumos decät múlté din Europa? Säraca Caragea! . . . el ne-au fäcut’ §i legiuire 
§i theatron’! Pleçoian — Marmontel, 1. c., ftéatru, Cih. II. 665. — Et. : θέατρον. 
Pour le déplacement d’accent cf. lat. theátrum (fr. théâtre, etc.).

teatricesc «théâtral», 1820 : Aristofan, Evripid, Esiod au scris minunate poezii 
theatrice§tï, tragodiï, drame §i comodiï. Apoi acé açternere de condeiu §i naltâ fan- 
dasie nimeni nu au mai avut-o, Mumuleanu, Rost de poezii, BS. III. 334. — Et. : 
θεατρικός,

téhne (plur.) «ruse, artifice», 1800 : ci prin tehne ascunse §i înçelâminte Prin 
intrige, eu sfaturi viclene : Ceste surpa çi pe cél cuminte, Budai—Cardaç 216 (cf. 
«cuvîntul tehne însemneazâ meçterçug viclean», note de l’auteur). — Et. : τέχνη
cf. aroum. téhne 1. «art» ; 2. «ruse» (Geagea 413).

tehnologhie «analyse grammaticale», 1757 : pentru tehnologhie etymologhiei, 
D. Eustatievici, Gramm. Cat. ms. II. 343. (cf. Iorga, 1st. înv. r. 114) | 1785 : a§i§dere 
se urmeze a face §i technologie (!), pe tóté dilele nelipsit, Ist. Sc. I. 53. — Et. : 
τεχνο?.ογία «technologie ; analyse grammaticale».

tehnologhicésc «d’analyse grammaticale», 1792 : nu va mai îndemna pre 
ucenici sä învete de rost eu anü, clasuri, sizighi, §i câte altele ca aceste tehnologi- 
ce§tï barfelï, Ur. III. 16. — Et. : τεχνολογικός.

teliosnomieós «juriste», 1808 : fiindcä este eu cale §i de trebuin^a a se afla 
a pururea §i nelipsit la Divan un Ipochimen care are sä fie teliosnomicos, U. IX. 
198. — Et. : τέλειος νομικός «légiste parfait».

tematografie «composition de thèmes», 1792 : färä a scrie ecsighisis ucenicii, 
si färä psihagogisi, cum se zice, ce numai din tematografiea cea din toate zilele îï 
invafä pre ucenici ortográfia, Ur. III. 17. — Et. : θεματογραφία.

teocápil «sacrilège», 1858 : biblia sacrä tradusä in limba regeneratä din zilele 
noastre, in limba combätutä iaràçï de fiii periciunii de teocapili, Eliad, cf. Iorga,
XIX. 3. 89. Mot tardif et probablement indépendant de l’influence fanariote. — 
Et. : θεοκάπηλος (Thés. V. 295).

teorie (-ii) 1. «théorie, spéculation» (=privála, sciinti’a vidéré, cuprinderé 
mintii, Gl. 1st. 1er. 22), 1705 : invetiatur’a din praxin in théorie si muta, Cant. 
Ist. 1er. 133 ; 2. «examen d’un compte» (cf. θεωρώ λογαριασμόν «examiner un comp
te» VI.) I 1791 : amü gäsitü eu cale a se face çi cataloguluî o teorie, U. IV. 232 | 1801 : 
prin o teorie a socotelilor trecute pânâ acum . . .  sä se faeä cunoscutä starea mänä- 
stirii, U. VIII. 137 | 1804 : cercetarea çi theoria ce s’aü fäcut socotelilor caseï rásu- 
rilor, Tez. II. 327 | 1820 : dupé teoriile ce s’aü fäcut la amêndouë chipurile, U. XII 
438. — Et. : θεωρία, cf. aroum. θεοήβ «théorie» (Pascu DEMR. II. 96), alb. theon 
(Leotti).

teorisi «examiner, peser, considérer), 1783  : pricinile . . . cari se cuvine a se 
teorisi bisericesce, cum pentru curviï, pentru hrâpire de fete, pentru amestecarea 
sângelui, U. I. 369 | 1788  : sä teoriseseï acésta §i dupà poronca sfintei biserici, 
U. III. 515 I 1792  : dumné-vôstrâ boerilor epitropi, sä teorisiti jalba §i cererea lor, 
U. IV. 369 I 1804  : acestü felü dar de engraionü alü teü înfâçiçênduse la înpërâtia 
mea, s’aü theorisit §i s’aü in^ielesü tóté cele era scrise într’ensulü, Cond. Yps. 326, 
cf. 1807 : U. IX. 143 , 1811 : U . IX. 4 7 2 , 1814  : U. X. 74, 1817 : ibid. 4 3 1 , 1820  : 
U. XII. 104 , 1827 : Aman 100. — Var. feorisi, 1783  : care jalba orânduindü-sà 
la dum(neata) de cätre Märiia sa Voda ca sä feorisitï aï orânduitü la mine, porun- 
cindu-mi ca sä cercetez pricina aceasta, Furnicä, Doc. 32, deorisi, 1811 : Arh. Bas. 
I. 2. 55. — Dér. teorisire «examen», 1815  : dupà teorisirea socotelel pre fieçcecare 
lunä, Ur. I. 247 . — Et. : θεωρώ.



teórisis «examen, considération» (cf. teorie, teorisire), 1815 : alegerea pe care 
dind-o in theorisis obçtesc la sfînta mitropolie s’aü mai îndreptat, Tez. II. 396 | 1820 : 
a nu zäbovi teorisisul prin strecurare de zile, U. XII. 109. — Et. : ΰεώρησις (en 
?rec. mod. «visa», mais en grec anc. «contemplatio, speculatio» Steph. IV. 350, 
îf. &εωρώ <  teorisi).

teorités (plur.) «réviseur», 1815 : nicï o urmare nu s’aü fäcut de câtre orîn- 
duitiï teorites», U. X. 257. — Et. : (έπι)ϋ·εωρητής.

teóritrá (-re) «cadeau offert par le mari à sa femme le lendemain des noces» 
(Tiktin), 1780: teoritra sä numesc ceale ce-i va da bärbatä-säu (sic!) a doua zi 
dupä nuntâ Θεώρητρα δε λέγονται. . .), Yps. 192. — Et. : &εώριτρα.

termolimicô «peste», 1791 : s’aü bolnävit, întâï eu frigurï, care putin(eï oameni 
au scâpat, apoi ca (? il faudrait lire eu) o termolimico, StDoc. VIII. 22. — Et. : 
*&ερμολοιμικό(ν), cf. ϋ·ερμολοίμη, λοιμός «peste, fléau contagieux» (Steph. V. 381).

tetraminie «quatre mois» (Tiktin), 1814 : dajdia breslelor, açezîndu-se de la 
vistierie . . .  in treï tetraminiï peste an, Tez. II. 373 | 1820 : matcâ de numele tuturor 
mazililor, breslaçilor (ärei, aleätuitä pe giude(e, eu baniï respunderiï lor pe urmä- 
toarea tetraminie ot Septembrie—Octomvrie—Noemvrie §i Decemvrie, Ur. Stat. 3 
1821 : rämä§i(ele ce ave(I ale urmâtoarei tetraminiï de Ghenarie, TVlad. 64 (cf. 
T. Bogrea, DR. II. 793) | 1824 : sä trimi(ä . . . pentru tetraminie perilipsisü de 

socotealâ, StDoc. XXI. 387. — Et. : *τετραμψία.
tetrarhie «tétrarchie» (DEnc.), *1825 : pânâ aci fu arhontocratia, ïar apoï 

se incepu tetrarhia, ZilR. III. 66. — Et. : τετραρχία.
tíflá «geste de mépris, geste injurieux» (Tiktin, Damé). Usité surtout dans 

[’expression a da eu tifla «faire avec la main un geste de mépris» (ou Voiu da o tijlà 
<je te donnerai une taloche» Cih. II. 706), ce mot peut se rapporter, quoique très 
rarement, aussi à un mouvement des pieds. 1882 : Cîntârea(a ese pe scenâ, începe 
sä cânte, se aprinde, face gesturï prea-prea §i la refren îï trage un chiot §i niste tifle 
apilpisite («macht mit dem hochgehobenen Fuße tolle Schneller gegen das Publikum» 
trad, de Tiktin), CL. XV. 113. — Et. : τύφλα (de τυφλός «aveugle»).

(îfnà 1. «pépie» (Tiktin, Cih. II. 709) ; 2. «bouton qui croit sur le croupion 
des poules» (Damé IV. 157) ; 3. (fig.) «mauvaise humeur, caprice, arrogance», a fi 
(umblà) eu (ifna la (ou in) nas «prendre facilement la mouche» (Damé, 1. c., DEnc. 
1360). — Dér. fifnos «hargneux, malotru, arrogant», lifni, }îfnosi 1. «être capricieux» ; 
2. «renâcler» (v. DEnc., 1. c.). — Et. : τσύφνα.

tífos (-uri) 1. «fièvre typhoïde»; 2. «typhus» (DEnc., Säin. DU., etc. Tiktin 
ne l’enregistre pas). D’après la carte 121 de l’Atlas Linguistique Roumain (ALR. I), 
ce terme qui a pour concurrent le terme latin lângoare (<  languor, var. lungoare, 
lingoare, etc.), n’est attesté que dans les provinces subcarpathiques. Il est très répandu 
en Moldavie (395, 402, 424, 512, 516, 518, etc.), mais relativement peu fréquent en 
Olténie et en Valachie. En Olténie il n’y a que cinq points (815, 839, 846, 870, 874) 
qui le présentent sans aucun synonime (cf. 842 : buála máre sau tífos, 856 : tífos [§í) 
buála máre, etc.) En Valachie notre terme n’apparaît jamais tout seul, et le nombre 
des localités où il est attesté en compagnie de lingoare (cf. 740 : lir\gudre (§i) tifôsu, etc.) 
est moins d’une dizaine. Il est curieux de remarquer qu’en Moldavie où le mot paraît 
assez solidement implanté, les dénominations doubles ne sont attestées que dans un 
seul cas (584 : lv\godre, tífos). En Bessarabie le type le plus répandu est tif qui s’expli
que par le russe τιιφ'ΐ>. Au-deçà des Carpathes aucune localité ne présente le terme 
tífos, ce qui est une raison de plus pour y voir un élément de caractère phanariote 
(cf. nos considérations sur la circulation des phanariotismes, p. 78 et suiv.). En Tran
sylvanie c’est le latinisme tifus (<  hongrois tífusz) qui correspond au mot subcarpa- 
thique. C’est là une survivance moderne de ces parallèles gréco-latins que nous 
avons étudiés en détail dans un autre passage (cf. p. et suiv.). Il va sans dire qu’en 
Transylvanie aussi tifus alterne avec lângoare qui est partout le terme traditionnel.

261



2 6 2

L’aire de tifus s’étend sur certains points même au-delà des Carpathes (cf. les points 
5 9 2 , 594 , 554 , etc. en Moldavie et la réponse de M. Sadoveanu : tifus, tifos, luygoàre 
qui correspond parfaitement à celle de M. Agârbiceanu : tifus), mais on ne pourrait 
pas dire la même chose de l’aire de tifos qui reste essentiellement subcarpathique. — 
Var. 510  : t'ifos, 960  : fifos*, 518 : ïifuos ; 815 : tifôs, 740 : tifos (cf. 588  : luyguâri, 
note : «astàzi se zice tifôs»). En Bucovine on rencontre sur le point 393 la var. tifon 
qui s’explique peut-être par l’influence de l’acc. du mot grec (il est à remarquer que 
l’enquêteur, M. S. Pop a marqué cette réponse d’un astérique). Les var. tifu( (302, 
324) et trifüs (24), tifùs (18) dérivent de tifus et non pas de tifos. Deux réponses, 
à savoir 530  : tifos ecsantemâtic et 394 : tifus ezatemâtic ne sont que des «grécismes» 
indirects (cf. fr. typhus exanthématique ~  τϋφος έξαν&ι/ματικός ; pour l’accent 
Adam. Neol.). — Et. : La répartition géographique et la forme du mot nous obligent 
d’y voir un terme directement emprunté du grec moderne τύφος (cf. Säin. DU.). 
L’hypothèse de DEnc. et de Adam. Néol. 43 , d’après laquelle tifos viendrait du fr. 
typhus, n’est guère admissible. Cf. le chapitre qui est consacré aux termes médicaux 
de l’Epoque Phanariote (pp. 6 2 —4). Aroum. tif, -uri, DEMR. II. 92 (ALR : 06. tifu, 
07. tifu, 08 : lu-agudi t i f ) ,  bulg. tif, turc tifo, tifos (G . Meyer, Türk. St. I . 4 1 ), alb. 
tifo (Leotti).

fimbistrâ «pince épilatoire» (Pontbriant, LM. Gloss. 145, §âin. DU.), 1793 : 
jönglein vulsella cimbiftra, Pred. III. 526 (cf. ibid. 396, 614). — Et. : τσιμπίδα. 

tipicále «espèce de chant religieux» (Tiktin). — Et. : τυπικά (τα).
{ír 1. «craquelor, sorte de hareng saur» (Tiktin, Cih. II. 709) ; 2. «homme très 

faible» (DEnc.), *1920 : mai bine era sä-mi dau feti^a dupâ tîrul âla de Georgescu 
de la perceptie? Basarabescu (DEnc., s. v.). — Et. : τσήρος.

tiranisi 1. «gouverner en tyran», 1705 : pre Vidra eu tiranie mai cumplitâ 
de cat toáta tirannii’a, ca locul altuia sä tiraniascä . . .  au trimis’o, Cant. Ist. 1er. 
240 ; 2. (réfl.) «languir, souffrir», 1816 : aceï sëraeï sä se tiraniséscâ la bóléié lor 
färä de nicï o cäutare din partea doctorilor, U. X. 555. — Et. : τυραννώ, cf. aroum. 
tirän(i)sesc (Geagea 414, Pascu DEMR. II. 94).

tireghie «lie de vin ; tartre» (Tiktin, DEnc.). — Et. : τρυγία, τρυγιά, cf. bulg. 
tirgija, tergija.

titlä «signe d’abréviation», 1823 : la noî numai la acéstea sä intrebuintézâ : 
,Τ>'πβ3β», JIâihsji BS. 409. — Et. : τίτλος (cf. esp. tilde).

tombatérà (-re) 1. «espèce de vêtement oriental, couverture de tête» (Tiktin), 
ex. de la zavera ei (les maîtres grecs des familles de boïards) lepädase lebädeaua 
§i tombatera §i se îmbràcase nemteçte, Ghicá, Ser. 258 ; 2. «qui tient aux vieilles 
modes, aux vieilles costumes, rétrograde, perruque» (Tiktin, Damé), 1874 : veselul 
tarafal spornicilor caricaturist!. . . ilustreazä in fiecare toamnâ, la deschiderea 
vânâtorieï, pe bie^iï burghezî parisianï, negustorï einstig ca §i Barba Verde, Gurä- 
Cascä, Ton-patera çi al ï̂ nevinovatl ipochimeni delà női, Od. I. 203 | *1860 : ce 
tiran, ce conservator, ce strigoiû, ce tompatera, Al. T. 5 | m. d. : strigoï, tonpatera, 
conservatori, o. c. 26. — Var. tombateru (faute d’impression au lieu de tombatera? 
Pontbriant, tonpatera, v. plus haut. — Et. : τον πατέρα (c. à. d. «(celui qui imite) 
le père», DEnc.). Pour l’évolution «vieille costume» -> «rétrograde», cf. all. Zopf, 
fr. perruque (Nyrop, Gr. hist. IV. 192, Littré III. 1073), hongrois vén paróka 
(Dugonics, Magyar Példa Beszédek, II. 1820, 329).

tonisi «mettre en musique, composer» (Tiktin). — Dér. tonisire «arrangement», 
1853 : acei slujbaçi bisericeçti nu au cunoçtintâ despre orânduiala sf. slujbe çi despre 
tonisirea glasurilor în cântârile armoniei, Arh. Olt. VII. 130. — Et. : τονίζω.

toéndi «en effet, en vérité», 1829 : toondi frate, aça este : mi-s’a întâmplat 
sä väz’eü însum eu ochiï, BS. 655. — Et. : τωόντι (VI.).

topicésc «local» (Tiktin), 1705 : topiciásca právil’a noästra, Cant. Ist. 1er. 
354. — Et. : τοπικός.
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trágán «étranguillon», av. 1712 : fäcindu-i-se (a Dumitrasco—Voda) o bolfâ 
la grumazï în chip de tragän, N. Cost. II. 35. — Et. : v. gr. τράγαρον, gr. mod. 
τραγαρόν, τρούγαρον, τρώγαρον.

traghicesc «tragique», 1819 : la întâmplarea traghiceascä, adecä la arderea 
cea grozavá, Doc. Manó 358 (cf. 360). — Et. : τραγικός.

tragodie «tragédie» (Tiktin, cf. Gl. Ist. 1er. 21), 1819 : aceastä tragodie bie(ilor 
nevinova(ï, StDoc. III. 91 | 1821 : Jalnica Tragodie a Moldovei, Beldiman | 1829 : 
Aristofan, Evripid, Esiod au scris minunate poezii theatriceçtï, tragodiï, drame §i 
comodii, Mumuleanu, Rost de poezii, BS. III. 334. — Et. : τραγωδία.

trigón (-oane) 1. «triangle», 1705 : ce hotärire are trigonul la Mathemática, 
acéiasi are sylloghismul la Loghica, Cant. 1st. 1er. 39 ; 2. «sorte de pâtisserie en 
forme triangulaire» (DEnc.). — Var. trigonon, 1791 : Adam. Neol. 22. — Et. : 
τρίγωνον.

triminie «trimestre» (Tiktin, Cih. II. 708), 1793 : ni s’au poruncit sa li se 
dée triminia, U. V. 374 | 1804 : dupâ veniturile ce aü avut casa räsurilor . . . lipseçte 
o triminie intreagä, Tez. II. 327, cf. 1828 : Ur. III. 11. — Var. trimenie, 1793 : 
U. VI. 651. — Et. : τριμηνία, cf. aroum. triminie (Nie.). Du même radical aroum. 
triminu, tràminu («blé de printemps» -= τριμήνι), Geagea 415.

trimirie «tiers», 1780: pentru t r i m i r i e, adicä a t r e i a  p a r t e  (^  περί 
τριμοιρίας), Yps. 147, cf. ibid. 191. 194, etc. et m. d. : U. V. 396.— Et. : τριμοιρία.

tripos «trépied», 1705 : triposul lui Apollon, Cant. 1st. 1er. 49. — Var. tripod, 
ο. c. 361 (cf. DEnc.). — Et. : τρίπονς.

trópos (-úri, Dum. Varl. 427) «manière, façon» (Tiktin), 1787 : ca sä aräte 
eu alt tropos Impärätescul §i Cräiescul säü dar §i a sa evmenie, GenCant. 282 | 1786  : 
§i açïa dregätorii sä se pórte cäträ locuitorï eu troposulü celü cuviinciosü, U. III. 
32 I 1788  : n’am gäsit tropos eu ce altä sä mä árét multämitoriü pentru atäte 
negändite faceri de bine, Iorga, Cär(i 16 | 1800 : eü am socotit cu acest tropos va 
veni chiria mai eftinä, Furnicä, Doc. 217 | 1804 : sä gäseascä troposul invoirii, 
Hurez 346  j 1820  : ce tropos sä metahirisäsc pintru bani ce-i trimit, Iorga, Contrib. 
inv. 20. — Phras. a avea tropos «avoir la possibilité» (cf. δεν εχω τον τρόπον «il n’a 
pas les moyens» VI.), 1792  : ai tropos sä-ji gâseçtï dreptatea, Hurez 141 , a fi tropos 
«être possible» (cf. δεν είνε τρόπος «il n’y a pas moyen» VI.), 1787 : pentru poli- 
candre . .  . era tropos ca sä se trimita la mänästire, Furnicä, Comer( 144 , a fi eu 
tropos «être possible», 1771 : fiind-câ n’au fost cu tropos ca sä-1 incärcäm (bum- 
bacul), Furnicä, Doc. 30, cu tropos «adroitement», ex. l’om arestui, n’ai grijä, însâ 
cu forme, cu tropos, AI. T. 260 . — Var. trópus, Pseudo-len. Kog. f. 156  (BCI. II. 
147). — Et. : τρόπος, cf. aroum. trop (Geagea 416 , Pascu DEMR. II. 9 5 ), alb. tropo, 
«mezzo, espediente» (Leotti).

trufandä «jeune fille chaste» («fatä tänärä, castä» dans la langue des mahalà 
de Jassy, C. Armeanu, B1FR. IV. 136—7), cf. le nom propre Trufandachi1. — Et. : 
τρο(υ)φαντός «bien nourri, engraissé, dodu» (VL, P.); pour le sens cf. aussi τροφαντός, 
προφαντός «qui est de primeur» (ib.). Pour le changement o >  u cf. CGr. § 2.

t«càl (-e, -uri) «pot de chambre» (Tiktin, Cih. II. 710), 1793 : nadjtècijetben . . . 
lafanum . . . çiucal, olla de nopte, Pred. II. 181. — Et. : τσουκάλι ( <  ital. zucca 
«Kürbis, Kürbisgefäß», Neugr. St. IV. 93), cf. aroum. tsukäle (Nie.).

(uhál «sac. pour les céréales» (grosser Sack für Getreide, Moldavie, Tiktin), 
ex. douä care incärcate eu (uhali, Sadoveanu (cité par Tiktin). — Et. : τζουβάλι 
«sac de cuir» (G. Ivänescu, Bul. Fil. I. 161 ss., DR. IX. 472).

1 Alecsandri : Boerii §i Ciocoii (T .  p. 203 et suiv.).
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ughialidicón «espèce de toile», 1822 : pânza ughialidicon de mijloc topul po 
bani 100, U. XIII. 235. — Et. : *ούγιαλιδικόν (dérivé de οϋϊα ~  ούγια «lisière 
d’une étoffe, cordeau» VI.?).

V

válsam «baume ; onguent». Pour un ex. de 1792 cf. pempiusie. — Et. : 
βάησαμον, cf. aroum. vàlsamu (Nie.).

varia «accent grave», 1823 : varia, lovire sau apäsare groasä, sä puné pururea 
la sfârçitul cuvântuluï, precum oÿMÔJià BS. 409. — Et. : βαρεία.

varvaricesc «barbare», après 1821 : se spâïmâmtarâ to(ï §i Ί úrira pentru 
varvaricescul seü mijloc, Zil. Ult. Cr. — Et. : βαρβαρικός.

varvarótitá «brutalité, rudesse, grossièreté» (Tiktin), 1782 : Bulgarilor le dâ 
grecii haraciu, câ nu le putea sta împotriva varvarotitei lor, Dion. Ecl. 288 (cf. 
Pascu, XVIII. 1. 167). — Et. : βαρβαρότητα (forme vulgaire de βαρβαρότης).

varvarizmi «faire des bêtises», 1705 : inse ori multimé au varvarizmit, ori 
Brehnâcé au solichizmit, Cant. 1st. 1er. 119. — Et. : βαρβαρισμός +  roum. -i.

vasghestisî (réfl.) «passer condamnation sur qch.», 1828 : sä-ϊ aduc eu om 
domnesc, spre a fi întrebap in fa(â, cum §i în ce chip aü putut cuteza sä zicä vorbe 
ce nu auzite, ce nici gîndite aü fos t . . .  de care eü nu mâ voiü vazghestisî, fiind fapt 
de cinste în mijloc, StDoc. V. 278. — Et. : βασγεστώ fou βαργεστώ) «se lasser, en 
avoir assez» (VI.), turc vaz gecmek «renoncer».

vasilicâle «Basiliques de l’empereur Basile» (Tiktin, Cih. II. 711), ex. Domnul 
Alexandru cel Bun vâzând nevoïa de legï în care se gäsea (ara, au cerut §i au pri- 
mit Vasilicalele de la Impâra(ii Paleologhí, Ur. IV. 302. — Et. : βασιλικά (τά).

vás (-uri) «base, socle» ( =  temelie, Gl. 1st. 1er. 9, cf. Tiktin), 1705 : coci mai 
eu credintia éste cui-va trupul fora vas Ocheanului a’si créde, Cant. 1st. 1er. 74 | vasuri 
in minunat chip lucrâte supt dinsele (c. à. d. les statues) alcatuite, o. c. 128. Pour 
d’autres données plus récentes, cf. Sur. Izv. XII. 52 (AHN. III. 714). — Et. : βάσις.

vatologhie «verbiage, battologie», 1705 : vatologhii’a poeticésca prin múlta 
vréme crangai, Cant. 1st. 1er. 42. — Et. : βαττολογία.

vatologhisi «bavarder, babiller» (Tiktin, Cih. II. 711), 1855 : §i rugîndu-vâ 
sä nu vatologhisi(ï precum pâgâniï, Ev. Matth. 6. 7. — Et. : βαττολογώ.

vernichiu (-uri) «vernis», 1805 : fealuri de arätäri ale oareç cärora verni- 
chiurï, cleiuri §i ale ipsosului, Codr. Cosm. VII. 57. — Et. : βερνίκι.

viografie «biographie», 1787 : atîta este pânâ astâzï coprinderea viografiei 
neamuluï Brîncovenilor, GenCant. 412. — Et. : βιογραφία.

violijä «violon», 1787 : care vâzând Erotocrit, aruncà în pâmant violi(ä, 
Cartojan, Erotocrit 45. — Et. : (το) βιολί. Un doublet turc pour la même notion 
était cheman ( <  turco-pers. keman, §äin. IO. III. 141).

vivlion, vivlie «livre», 1779 : dupâ ce sä vor tipäri o sutä vivlie, Iorga, Con- 
trib. 196 I 1784 : färä a nu se da ântëiü voia Noasträ sä nu se cuteze tipografh nici 
vre-un vivlion nici óre-care alt-fel de serisóre séu hârtie ântëiu vericum da în tipar, 
Ist. §c. I. 48. — Et. : βιβλίον, cf. aroum. vivlie (Geagea 423), alb. vivli (Meyer).

vivliopól «libraire», 1787 : înpârâtescul §i cräescul al curjli tipografü §i vivlio- 
polü, len. Väcär. Gramm. — Et. : βιβλιοπώλης.

vivlioticä «bibliothèque», S. XVIII : din vivlióthica (sic!) shintei Mitropolii, 
CMGr. 50 I *1825 : care de s’ar scrie tote, ar trebui sä umple feçtele de hârtie, §i 
aça s’ar putea face o vivlioticä intrégâ, Zil. R. IC. 91. — Var. biblioticâ, 1803 : Ur.
III. 22, pour un exemple dans Asachi cf. Haneç, L. lit. 46. — Et. : βιβλιο&ήκη, 
aroum vivlio&ike (Nie.).
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vivliotecár «bibliothécaire.», 1785 : am orânduit Domnia Mea pe Chir Amvrosie 
dascal, a fi vivliotecar, Ist §c. I. 51. Et. : βιβλιοθηκάριος.

vlasfemie «blasphème», 1710 : cé mai pre urma Vlasfemie, Cant. Hr. 891. 
Doublet moderne de blestem (DA.). — Et : βλασφημία, cf aroum. vlasfimie (Gea- 
gea 423, Pascu DEMR. II. 100. alb. vlasfimi (Meyer).

vrahi 1. «(syllabe) brève», 1784 : în ce chip este fäcutä carte lui Omir, fiiul 
lui Ermis, adicâ : o macrà §i douâ vrahi fac un dactilos, Cat. ms. II. 77 ; 2. «signe 
de la brièveté d’une syllabe» (°), 1823 : vrahia sau scurtâtoare, BS. 409. — Et. : 
βραχύς «bref», βραχεία σηλλαβή «syllabe brève».

X
xenodochie «hôtel, auberge», ex. mönästirl, bisericï, spiraluri, ghiromcoil, 

esenodochiî (sic!) §i alte ca acestea, U. VIII. 390. — Et. : ξενοδοχείον, cf. aroum. 
csen, càsen «étranger» c  ξένος (Geagea 333—4).

xirihii (plur.) «esturgeon fumé», 1792 : percchea xirihii de la Midia, U. IV. 
244 I 1822 : xirihii de la Midia, U. XIII. 214. — Et. : ξηρικός (Epire) =  ανυδρος (Hép.l 

xiropôtami «torrent», 1715 : dupa ce pogoarâ la vale csiropotami adecâ chi- 
maron, Arh. R. II. 125. — Et. : ξηροπόταμον.

Z
zaharicà (-le) «bonbons, sucreries, friandises» (Tiktin, Cih. II. 712), 1814 : 

intrând amîndoî Pa§iï în iatac, I-aü dat dulcé(â, cafea, cebuc §i alte zaharicale, 
Dion. Ecl. 195 | 1820 : azi mâncâm zaharicale, Pann, PV. 157. La forme du sing, 
qui est d’ailleurs rarement attestée, peut être prise même au sens fig. 1930 : dupâ 
ce a trecut Cräciunul §i zaharicaua duioasà (c. à. d. un article de Noël) a apärut 
in gazeta, autorul preväzätor î§i puné opera la pästrare, Topîrceanu, Scris. 140. — 
Var. zahricà, Dion. Ecl. 187. — Et. : ζαχαρικά (τά), cf. aroum. zàhâricadzi (Pascu 
DEMR. II. 103).

zaharisi 1. «sucrer, confire dans le sucre» (Tiktin, Pontbriant) ; 2. (réfl.) «se 
cristalliser» (Damé), 1842 : sà nu-o treci (chitra) eu legatu cä sä zahariseçte, Arh. 
Olt. VII. 139 (dans un «Catastih spre §tiin(a dulcetelor»). — Pris au sens fig. le mot 
serait, selon Tiktin, un gallicisme d’importation récente (ex. ea s’aciuat în mînà- 
stirea Ursulinelor . . . unde se zaharisi în evlavie, Ur. Bue. 54, cf. «se confit en dévo
tion»). — Et. : ζαχαριάζω, ζαχαρίζο), ζαχαρώνω, cf. aroum. zahàrisesc (Geagea 427), 
zâhârusesc (Nie., Pascu DEMR. II. 103).

zalisi «étourdir», 1821 : din ceasü în ceasü ne cutrupescü boerï Craiovi, Rîm- 
nic, etc. etc. încit ne-aü mal zalisit din deasele vizité ce ne faeü, StDoc. VIII. 136 | 1863: 
nu vezi cà amoral tau m’a zalisit, am ajuns ca Manea nebunul, Fil. Cioc. 170. — 
Et. : ζαλίζω, cf. aroum. zàlséscu (Geagea 428), alb. zalis «bin schwindlig» (Meyer).

zarifefsi «se parer», ex. sä î n p o d o b e ç t e ,  z a r i f e f s â ç t e ,  Millo, 
Tanov. 18. — Et. : *ζαριφεύω (cf. ζαριφίζω «sich prächtig machen» Mits.). C’est 
un dérivé de ζαρίφης «joli, élégant» (carabe zarif, cf. §äin. IO. II. 587).

zilos «zèle» (Tiktin, Cih. II. 713), 1828 : atât ocârmuirile cât §i persoanele 
au disvàlit un dilos carele . . .  au adus astázi pe omenire în treapta adeváratei sale 
chemäri, Ur. VII. 178 (cf. a Sfin(iei Tale zilos, o. c. 183) | 1863 : cine nu slujeçte eu 
zilos pe stâpânul säu, pe acéla nu-1 pâze§te Dumnezeu, Fil. Cioc. 62. La forme 
moderne est zel (Damé) qui dérive soit du fr. zélé, soit du lat. zelus (cf. 1828. iubirea, 
zelu (râvna) §i dreapta dorire de a cerca, Bibi. R. I. e). — Et. : ζήλος, cf. aroum. 
ziVü (Geagea 428, zil, Pascu DEMR. IL 104).

züdt «zélé» (Damé, cf. le pseudonyme du chroniqueur Zilot Románul). — Var. 
zilotis, A. Ivir. Didah. 9. — Et. : ζηλωτής, cf. slave zilotû.
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z ilo tip íe  «jalousie», avant 1 7 5 0 :  pentru zilotipie, Cugetärile lui Oxenstiern, 
Cat. ms. I. 586  (cf. A. Lambrior, Cl. VII. 325). — Var. zelotypie, 1705  : Cant. Ist. 
1er. 261. —  Et. : ζηλοτυπία.

z i t im ä  «demande», 1713  : insä ce sä fie zitima, n’am putut afla, Iorga, Scris. 
Brânc. 5 | m. d. : iar pântru zitima impäratului dâ la Tearul nimic pân acum, 
ib. 10. — Et. : ζήτημα.

z u l iá r  «jaloux» (Tiktin, Cih. II. 713). Après 1850  : So^ia unui Stroe . . . rea, 
nesuferitä, zuliarä, vanitoasâ, Bol. 9 2 1 1873  : Neamuç are prepusurï, î! zuliar. 
Al. CL. VII. 411 I 1909  : a mers a§a cât a mers, pânâ i-a dat in cap cocoaneï sâ’n- 
toarcä foaia, sä-1 präjeascä §i pe altâ parte : s’a prefäcut cä-1 terne, cä e zuliarä, 
Car. Nuv. II. 224 . Il est à remarquer que Filimon écrit déjà gelos (ex. era gelos ca 
un Turc, Cioc. 60) et non zuliar qui paraît avoit éré répandu surtout en Moldavie 
(cf. Damé IV. 2 4 8 )1. Chez Alexandrescu on rencontre jaluz (< fr. jaloux, cf. Poez. 78 
et CL. XXXIV. 840). La chronologie relative de l’apparition de jaluz et gelos (cita i. 
geloso, cf. DA.) serait à établir.1 2 — Dér. zuliârie «jalousie» (Damé, 1. c.). — Et. : 
ζουλιάρης (var. de ζηλιάρης), cf. aroum. zil'ar (Geagea 4 2 8 ), alb. zildr (Leotti).

z u lie  «jalousie» (Tiktin), 1893  : zile întregi il chinuia zulia, Rád. R. II. 171. — 
Var. zúle (LM. Gloss. 5 8 3 ), 1876  : CL. IX. 55. — Et. : ζουλία (var. de ζήλεια, 
ζήλια), cf. aroum. ziVie (Dal., Nie. Pascu DEMR. IL 1 0 4 ), alb. zili (Leotti),

z u lip s i «être jaloux» (Tiktin, Damé, Cih. II. 713). — Dér. zulipsitor, -toare 
«jaloux» (Damé 1. c.), * 1 8 9 0  : luna . .  . parcä se uitä galeç §i zulipsitoare cä nu poate 
sä ia parte la veseliile clâcaçilor, Bőgd. P. 240 . — Et. : ζουλενω, (P.), cf. aroum. 
zilipséscu ( c  ζηλεύω, Geagea 4 28 , DEMR. II. 1 04), alb. ziléps (Leotti), et peut- 
être zulis «affliggere» (ibid.).

1 Tout récemment M. Cezar Petrescu a employé ce mot par rapport à Emi- 
nescu : In^eleg ! incuviin^ä el, eu gândul la gâdele împâroçat §i zuliar, Nirv. 157.

2 Le roum. gelozie aurait pu venir aussi par l’intermédiaire du ngr. γκελωζία 
( c  ital. gelosia, cf. Maidhof, 10). Pour l’adaptation des palatales devant voyelle claire 
cf. polologhie polologie (§ 19).



ADDITIONS.
P. 60. La mode des bibliothèques peintes — qui ne sont qu’une sorte de trompe- 

l’oeil — semble être d’origine italienne. Au XVIIe siècle François Marucelli, célèbre 
savant de l’époque baroque, fit faire une telle «biblioteca finta». Selon C. B. Piazza 
(Eusevologio Romano ovvero Delle Opéré Pie di Roma, Roma, 1698, II. p. 166) 
Marucelli «ha aggiunto al grande il grazioso ornamento d’una piccola. Ben rappre- 
sentata al viso il armario, la coperta, le legature, il sito pieno e vacuo dei libri». 
Le peintre de cette bibliothèque («Da far stupir l’istesso Tiziano», M. Brunosini) 
fut «Monsu G. Beier» (cf. A. Baumgarten, Marucelli és Magyarország, Budapest, 
1938, pp. 6—7).

P. 148. Pour anevato DA. n’a cité aucun exemple. Nous venons d’en relever 
un dans un document cité par A. Macedonski (Autorii moderni rom., Próza aleasä, 
Bue., s. d. éd. «Casa Çcoalelor», p. 67), 1849 : o rochie de satintur (=  satin de Tours) 
lucratä anevato. Voilà l’explication qu’on y a ajoutée en note : «lucratà eu un fel 
de broderii».

P. 149. Pour l’acception politique du terme apelpisit («sans-culotte») cf. 
G. I. Ionnescu-Gion, Din istoria Fanariotilor, 1891, p. 227.

P. 170. Ajoutez: diagónios «diagonale», cf. 1791 : Adam. Neol. 22. — Et.: 
διαγώνιος.

P. 206. A propos du verbe logorosi il serait à rappeler le dérivé logorisealâ 
«bavardage» qu’on trouve attesté dans la même nouvelle de Macedonski: când sà 
piece însà §i mumai (sic !) dupá múlta logorisealâ . . .  (o. c. p. 67). Ce dérivé, qui 
n’est enregistré dans aucun dictionnaire, suffit à prouver que la forme primitive 
de logorosi avait été* logorisi (cf. epichirisi <  epichirosi, § 72).

P. 222—3. A propos de παρτίδον~ παρτίδα il est à remarquer que παρτίδο 
est attesté, outre son sens nautique («grand navire»), aussi dans les acceptions 
suivantes: «Anteil, Parteinahme» (Céph.), «Partei, Teil» (Zante), «Partie [Heirat!]» 
(Crète ; cf. Sathas, Kret. Theat. 166), «Teil, Anteil» (v. R. Kahane, Arch. Rom. 
XXII .  573—4). Ce mot, déjà enregistré par Gazis (παρτίτο -= ital. partito), était 
certainement usité aussi au X V IIIe siècle.

P. 230. Ajoutez aux dérivés de plictisi : plictisitor «ennuyeux» (DEnc. etc.).
P. 236. La var. praxà est attestée aussi dans une poésie posthume (Dric 

de teleguß) de G. Coçbuc : Din praxä §ti|.i de sigur voi (cf. I. E. Toroutiu, 
Studii §i documente literare, III,  1932, p. 221). A l’avis de Jacques Negruzzi, 
qui reproche au Transylvain Hilaire Puçcariu l’expression o praxà laxà, «praxà 
sunà men(,e§te la noi, în loc de practicä» (cf. I. E. Toroutiu, o. c. V. p. 159). 
Etant donné que la forme praxà est attestée, comme nous venons de voir, 
chez deux auteurs transylvains, il est en effet assez probable qu’elle ne dérive 
pas du grec πράξις, mais de l’allem. Praxis ou du hongrois prakszis (cf. practisi).

P. 243. Pour la var. protopendar v. LM. Gloss. 480,
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