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LA PHILOLOGIE C L A S S I Q U E E N POLOGNE 

C'est grâce a u x l iens cu l ture l s un i s sant la Po logne a u x peuples de l'Eu-
rope Occidentale que, de très bonne heure, la l a n g u e la t ine y étai t connue 
et l a r g e m e n t e m p l o y é e . U n conf l i t deva i t surgir , p lus tard, en P o l o g n e , 
de m ê m e qu'en I ta l ie et en France , entre le l a t in et le par ler n a t i o n a l en 
tant que. l a n g u e d 'express ion l i t téraire. Il y eut en Po logne , a u Moyen-Age , 
une production en l a n g u e la t ine et une product ion en l a n g u e n a t i o n a l e , 
et c'est la première qui p r é d o m i n a décidément . A l 'époque de la R e n a i s s a n c e , 
a u XVI e s iècle, la Po logne produit que lques poètes la t ins r e m a r q u a b l e s . 
Cependant , ce lui que l'on s u r n o m m a le « Horace s a r m a t e », K a z i m i e r z 
S a r b i e w s k i (Cas imirus Sarb iev ius , 1595-1640), appart i ent a u X V I I e s iècle . 
On peut se rense igner sur cette product ion la t ine des écr iva ins p o l o n a i s 
en consul tant l a thèse pour le doctorat de M m e Marie K a s t e r s k a (Les 
poètes polono-latins jusqu'en 1589, P a r i s 1918), l 'ouvrage de M. Jacques 
L a n g l a d e sur J e a n K o c h a n o w s k i (Paris , 1932) et le très instructif art ic le 
de M. Franck-Loui s Schoe l l , publié d a n s Lettres d'Humanité ( tome V I I , 
1948, p. 150 et suiv.) . 

La l a n g u e et l a l i t térature grecques ne furent connues en Po logne que 
beaucoup p lus tard. D a n s u n m é m o i r e écrit en la t in ( L i n g u x graecse quam 
notitiam Vincentius Kadlubconis prodat ; Eos, tome X X X I I , 1929) l 'émi-
nent h i s tor ien po lona i s , O s w a l d Balzer (décédé en 1933) cherchai t à m o n -
trer que Vincent Kadlubek , chroniqueur po lona i s (évêque de Cracovie entre 
1208-1218, m o r t en 1223) conna i s sa i t la Sangue grecque et qu'il l 'aurai t 
appr i se , non' en Ital ie , c o m m e l 'ava ient pensé p l u s i e u r s érudits , m a i s en 
France . Balzer a déve loppé sa thèse d a n s u n v a s t e o u v r a g e en deux vo lu -
m e s , i n a c h e v é d'ai l leurs , et publ ié après sa mort (1935), en s 'appl iquant , 



entre autres , à c o m p a r e r a v e c so in le s ty l e la t in de l'écrivairi po lona i s a v e c 
celui des é c r i v a i n s franco- la t ins contempora ins . 

En fait , c'est s e u l e m e n t a u XVI e s iècle que l'on c o m m e n c e , en Po logne , 
à étudier la l a n g u e grecque sér ieusement , grâce surtout à l ' ense ignement 
de cette l angue , donné à l 'Univers i té de Cracovie par deux h u m a n i s t e s ita-
l iens, J e a n S i l v i u s A m a t u s S i cu lus et Constant in Claretti de Cancel l ier i 
de Pistoie (cf. H e n r y k Barycz , Historia Uniwersytetu Jagielloâskiego w 
epoce humanizmu, K r a k ô w 1935, p. 67-84). Mai s les é tudes sur les a u t e u r s 
grecs n'ont p a s été poursu iv i e s longtemps . 

A vra i dire, ce n'est qu'au début du XIX" siècle que l'étude des l a n g u e s 
et des l i t tératures grecques et la t ines prend un n o u v e l essor. Les m é t h o d e s 
de recherches per fec t ionnées dans les p a y s é trangers , et surtout en Al le-
m a g n e , ne tardent p a s à être connues en Pologne . C'est u n Dantzicois , 
Gotfred Ernest Groddeck (1762-1826) qui, n o m m é professeur à l 'Univers i té 
de W i l n o , devient , e n Po logne , promoteur de la ph i lo log ie c lass ique , consi-
dérée, c o n f o r m é m e n t à l 'esprit de l 'époque, c o m m e une science encyclopé-
dique de la cul ture sp ir i tue l le et m a t é r i e l l e des Grecs et des R o m a i n s . Il 
publ ia n o m b r e de t r a v a u x in téressants (entre autres Initia Historise Grseco-
rum litlerarise, W i l n o 1821) et l a i s s a p lus i eurs disciples . P a r m i ses é l èves 
se trouva auss i le poète A d a m Mickiewicz qui a ense igné , a u cours des 
a n n é e s 1839-1840, la l i t térature la t ine à l 'Univers i té de L a u s a n n e . 

La décadence des un ivers i t é s polonaises , consécut ive a u x désastres po-
l it iques, en tra îna auss i cel le des é tudes c lass iques . C'est en Poznanie , sous 
la d o m i n a t i o n pruss ienne et sous l ' inf luence a l l e m a n d e , grâce a u fait qu'en 
A l l e m a g n e les l a n g u e s c las s iques tenaient la première p lace dans l'ensei-
g n e m e n t secondaire , que ces études ont pu renaî tre en Pologne . Et c'est a u 
lycée Sa inte -Marie -Made le ine de Poznan qu'ont reçu leur première f o r m a -
tion les s a v a n t s qui deva ient , par la suite, organ i ser l ' ense ignement de la 
ph i lo log ie c lass ique à V a r s o v i e , à Cracovie et à L w ô w . Z y g m u n t W ç c l e w s k i 
(1824-1887), qui e n s e i g n a la phi lo log ie c lass ique à l 'Ecole des Hautes Etudes 
de V a r s o v i e (Szkola G l ô w n a , fondée en 1852) et a p r è s la suppress ion de 
cette Ecole (en 1869) à l 'Univers i té de L w ô w , était or ig ina ire de la Po logne 
Occidentale. C'est de m ê m e d a n s cette part ie de la Po logne qu'ont vu le jour : 
l 'abbé S t e f a n P a w l i c k i (1839-1916), auteur d'une his to ire de la phi losophie 
grecque (excel lente pour l 'époque), L u d w i k C w i k l i n s k i , fondateur de la 
Société Po lona i se de Phi lo log ie , et Kaz imierz M o r a w s k i (1852-1925), pro-
fes seur à l 'Univers i té de Cracovie et président de l 'Académie Po lona i se des 
Sc iences et des Lettres a u cours des a n n é e s 1917-1925. Ce dernier, bien connu 
h o r s de la P o l o g n e par ses n o m b r e u x m é m o i r e s re la t i f s a u x orateurs grecs 
e.t la t ins , a écrit une his to ire de l 'Univers i té Jage l l on i enne a u Moyen-Age 
et à l 'époque de la R e n a i s s a n c e (1900) qui a été traduite en f r a n ç a i s (3 vol . 
Par i s , Picard, 1900-1903). Cet o u v r a g e est, a u fond, une histoire de l 'huma-
n i s m e en Po logne . Pendant les dernières a n n é e s de sa vie il a composé 
une h is to ire de la l i t térature r o m a i n e en sept v o l u m e s (His tor ia literatury 
rzymskiej, 1909-1922). 

M o r a w s k i e n s e i g n a n t à Cracovie et C w i k l i n s k i à L w ô w formèrent des 
t r a v a i l l e u r s consc ienc ieux , c a p a b l e s de bien m a n i e r les méthodes les p lus 
r igoureuses et h a b i t u é s ¿ ' réd iger l eurs m é m o i r e s ou art ic les en latin, grâce 
à quoi les s a v a n t s é t r a n g e r s p o u v a i e n t en prendre connaissance . 

En caractér i sant l 'évolut ion des recherches poursu iv ies en Pologne sur 
la c iv i l i sa t ion ant ique , on constate surtout les l i ens qui les rat tachent à 



la ph i lo log ie c las s ique a l l e m a n d e . Cependant , a u début du X X v s ièc le , et 
surtout a p r è s la première guerre m o n d i a l e , l e s p h i l o l o g u e s p o l o n a i s ont 
mul t ip l i é l eurs contacts a v e c la science i ta l i enne et f rança i se . U n e fo i s 
que la ph i lo log ie c lass ique , l imitée à l ' ense ignement de la l i t térature grec-
que et lat ine , eut pr i s de la cons is tance , on c o m m e n ç a à créer d a n s l e s 
un ivers i t é s po lona i se s des c h a i r e s spéc ia les , consacrées à d'autres a s p e c t s 
de la c iv i l i sa t ion ant ique , auss i bien sp ir i tue l le que matér i e l l e , c o m m e ce l l e s 
d'histoire anc ienne , d'archéologie et de papyro log ie . Il n'a p a s m a n q u é et 
i l ne m a n q u e certes p a s de p h i l o l o g u e s c las s iques s ' intéressant a u x ques-
t ions de g r a m m a i r e ( W i t k o w s k i , Krokiewicz ) , m a i s l'étude de ces quest ions-
là passe m a i n t e n a n t d a n s le c h a m p de la l inguis t ique . Il s u f f i r a i t de n o m -
m e r à ce propos Jan R o z w a d o w s k i (1867-1935), exce l l en t conna i s seur de l a 
l a n g u e grecque et lat ine , et des indo-européis tes c o m m e Kury iowicz , Otrçbski 
et S a f a r e w i c z . 

Quand on considère l 'histoire de la ph i lo log ie c lass ique en Po logne , on 
doit être f r a p p é d'abord par la var ié té des sujets traités . Mais , o n peut 
par ler de cer ta ines préférences des p h i l o l o g u e s polonais . Ains i , i l s ont 
consacré beaucoup de t r a v a u x à la rhétor ique grecque et romaine . D'autre 
part, on a dépensé , en Po logne , bien des e f for t s pour recuei l l ir et étudier, 
en v u e des édi t ions crit iques, l es m a n u s c r i t s de Grégoire de N a z i a n z e , ce 
qui s 'expl ique par l e fa i t que l 'Académie P o l o n a i s e des Sc iences et. des 
Lettres part ic ipe à l 'œuvre in ternat iona le d'édition crit ique de l a patr i s t ique 
grecque. On sa i t que des p h i l o l o g u e s po lona i s ont co l laboré a u x publ ica-
t ions co l lec t ives ( te l les que Thésaurus Linguse Latinse, Bursians Jahresbe-
richte, Beal-Enzyklopsedie de Pauly-Wissowa) et a u x revues de ph i lo log i e 
c lass ique p a r a i s s a n t en A l l e m a g n e , en Autriche , en Belgique, en F r a n c e 
et en Russie . 

U n des tra i t s caractér is t iques des érudi ts p o l o n a i s d a n s le c a m p de l a 
phi lo log ie c lass ique , c'est l 'effort qu'ils ont a c c o m p l i c o m m e traducteurs 
d 'œuvres grecques et la t ines , et leur souci cons tant de v u l g a r i s a t i o n des 
c o n n a i s s a n c e s r e l a t i v e s à la c iv i l i sa t ion ant ique. 

I l s n'ont p a s cessé de publier l eurs t r a v a u x en lat in. Et, à ce propos , 
on doit r a p p e l e r que Tadeusz Zieliftski a v a i t créé, en Po logne , une société 
qui se donnait pour tâche de propager l 'usage du la t in c o m m e l a n g u e inter-
n a t i o n a l e du m o n d e s a v a n t (« Société pour le la t in c o m m e l a n g u e inter-
n a t i o n a l e »). 

L E S PHILOLOGUES C L A S S I Q U E S 

MORTS A U COURS DES A N N E E S 1939-1949 

Le premier fasc icu le d'Eos, o r g a n e de la Société Po lona i se de P h i l o -
logie , publié a p r è s la dernière guerre ( tome 41, 1946) contient en p r e m i e r 
l ieu la l iste des 33 m e m b r e s de cette société m o r t s a u cours des a n n é e s 
d'occupation. Cette l iste funèbre s'est a l l o n g é e depuis . N o u s ne p a r l e r o n s 
ici que de ceux qui é ta ient connus non s e u l e m e n t en Po logne , m a i s auss i 
à l 'étranger. 

En févr ier 1940 est mort , c o m m e u n m a r t y r , d a n s le c a m p de concen-
trat ion d'Oranienburg, Léon Sternbach , professeur en retraite de l 'Uni-



vers i té de Cracovie (hé en 1864). Il périt v i c t i m e du r é g i m e a l l e m a n d 
d'occupation, a y a n t été arrêté le 6 n o v e m b r e 1939, en m ê m e t e m p s que 
beaucoup d'autres profes seurs de l 'Univers i té Jage l lon ienne . 

Léon S ternbach éta i t certes du n o m b r e des p l u s g r a n d s érudits d a n s le 
c h a m p de la p h i l o l o g i e c lass ique , et ce la non s e u l e m e n t p a r m i ceux des 
t e m p s modernes , ' m a i s dans l 'histoire de cette disc ipl ine . S a c o n n a i s s a n c e 
des a u t e u r s grées et l a t ins de toutes l e s époques étai t v é r i t a b l e m e n t pro-
digieuse. L a l i t térature byzant ine , l es œ u v r e s la t ines du M o y e n Age et 
du ' s i èc le de la R e n a i s s a n c e lui é ta ient auss i f a m i l i è r e s que l e s product ions 
grecques-e t l a t ines d e ' l ' â g e c lass ique . Son érudit ion a p p a r a i s s a i t d a n s cha-
cun de ses ar t ic les ou m é m o i r e s , et i l en a publ ié quelques centaines . Il 
est m ê m e assez v r a i s e m b l a b l e que cette érudit ion et cette exact i tude de 
'philologue consc ienc ieux l 'ava ient e m p ê c h é de m e n e r à bonne f i n des ou-
v r a g e s synthé t iques pour la compos i t ion desquels il é tai t a d m i r a b l e m e n t 
préparé , m a i s qu'il a toujours tardé à mettre a u point, e s t i m a n t que les 
m a t é r i a u x recue i l l i s é ta ient in su f f i san t s . 

S a n s voulo ir c a r a c t é r i s e r en détai l les t r a v a u x de Léon Sternbach , il 
y a l ieu de r a p p e l e r ici que les p lus i m p o r t a n t s d'entre eux a v a i e n t pour 
objet l 'Anthologie' P a l a t i n e , l es recuei l s d ' é p i g r a m m e s grecs , l e s g n o m o -
logies , l es m o n o s t i q u è s de Méandre, l e s f a b l e s d'Esope, l es é c r i v a i n s by-
zant ins peu connus , l ès proverbes grecs (qu'il a étudiés sur u n fond com-
parat i f très vas te ) , enf in , les c h a n t s de Grégoire de Naz ianze , dont il 
s'était c h a r g é de donner une édit ion crit ique. Peu de t e m p s a v a n t le début 
de la dernière guerre , il publ ia , en effet , c o m m e spéc imen , u n des c h a n t s 
a v e c c o m m e n t a i r e , f a i s a n t preuve une fo i s encore d'une érudit ion extra-
ordinaire . 

L u d w i k Cwikl ir iski (né en 1853) fu t auss i v i c t i m e des persécut ions a l le -
m a n d e s . Chassé de Poznan , il m o u r u t à Cracovie en 1942, d a n s u n a s i l e 
pour les v i e i l l ards . E x c e p t i o n n e l l e m e n t doué, i l obtint à l 'âge de v i n g t a n s 
le grade de docteur à Berl in, et, a y a n t 23 a n s , il fut n o m m é professeur à 
l 'Univers i té de L w ô w . C'est à cette é tape de sa v ie qu'il a publié , en la t in 
et en a l l e m a n d , p lus i eurs m é m o i r e s fort appréc i é s sur la compos i t ion de 
l ' ouvrage de Thucydide . Exce l l en t organ i sa teur , i l f onda à L w ô w , en 1893, 
la Société P o l o n a i s e de Ph i lo log i e , et c'est grâce à s o n in i t ia t ive que fut 
créée la revue Eos. A p p e l é à occuper des pos tes i m p o r t a n t s à Vienne , il 
exerça pendant u n certa in t e m p s l e s fonct ions de Ministre de l ' Instruct ion 
Publ ique d a n s la c a p i t a l e de l 'Autriche. E n 1919, il rev in t à P o z n a n et 
repri t a l o r s ses t r a v a u x de ph i lo log ie c lass ique. Le c o u r o n n e m e n t de sa 
carr ière de s a v a n t , c'est l 'édition crit ique des œ u v r e s de l ' h u m a n i s t e polo-
n a i s K l e m e n s Jan ick i (15.16-1543), qui parut en 1930 dans les publ icat ions 
de l 'Académie P o l o n a i s e , c o m m e v o l u m e V I de la série Corpus anliquis-
simorum poelarum Polonise latinorum. 

A u cours de l 'année 1943 décédèrent à L w ô w deux ph i lo logues de v a -
leur : Franc i szèk S m o l k a (né en 1882), spéc ia l i sé en p a p y r o l o g i e et en 
his to ire de l 'Egypte a u t e m p s des P t o l é m é e s , a ins i que Jan S m e r e k a (né 
en 1895), auteur des é tudes sur le s ty l e des d i f f érents é c r i v a i n s grecs et 
r o m a i n s , et en part icu l ier sur le s ty le d'Euripide. Il a publ ié sur Euripide 
u n o u v r a g e int i tulé Studia Euripidea (1937). 

Le 8 m a i 1944 rendi t son dernier s o u f f l e Tadeusz Zielirtski, v i v a n t en 
exi l a u x e n v i r o n s de Munich. N é en U k r a i n e en 1859, f o r m é dans les 
un ivers i t é s a l l emandes , ' il fut n o m m é , en 1887, professeur de phi lo log ie 



grecque à l 'Univers i té de Saint -Pétersbourg . E n 1922, on lui o f fr i t une 
cha ire à l 'Univers i té de V a r s o v i e à laque l l e il ense igna jusqu'en .1934. 
P e n d a n t le s iège de la cap i ta le de la Po logne , en septembre 1939, il perdit , 
à la suite du b o m b a r d e m e n t de la v i l l e , tous ses m a n u s c r i t s et sa r iche 
bibl iothèque pr ivée . Obligé par les occupants à s'étàblir en A l l e m a g n e , i l 
n 'abandonna p a s pourtant ses t r a v a u x m a l g r é son m a u v a i s état de santé , 
et f i t u n ef fort héro ïque pour m e n e r a u t e r m e sa g r a n d e entreprise , pon 
Histoire de la religion dans le monde antique, en p lus i eurs v o l u m e s , dont 
quatre a v a i e n t déjà p a r u a v a n t la guerre (la re l ig ion de la Grèce ant ique , 
la re l ig ion de l 'âge he l lén is t ique , le p a r a l l è l e entre l 'he l l én i sme et le ju-
d a ï s m e , et la re l i g ion a u t emps de la républ ique romaine) , i i a c h e v a , en 
exi l , le v o l u m e - V (La re l ig ion à l 'époque de l ' empire r o m a i n ) et le v o l u m e 
VI (Le c h r i s t i a n i s m e ant ique jusqu'à la mort de Sa in t August in ) . 

Tadeusz Ziel i i ï ski jouissait d'une r e n o m m é e mondia le . Exce l l ent confé-
rencier, m a n i a n t a v e c a i sance toutes les l a n g u e s d ' importance m o n d i a l e , 
docteur honoris causa de p lus ieurs univers i tés , m e m b r e des d iverses Aca-
d é m i e s et Sociétés s a v a n t e s , il a v a i t dép loyé une ¡activité intense d a n s 
deux direct ions : il publ ia i t , d'une part, des t r a v a u x et des o u v r a g e s pro-
prement sc ient i f iques , et, de l 'autre, des l ivres de v u l g a r i s a t i o n de1 la 
m e i l l e u r e qual i té . 

Longue est la l iste de ses t r a v a u x . N o u s r a p p e l l e r o n s ici sa m o n o g r a p h i e 
m o n u m e n t a l e , Cicero im Wandel der Jahrhunderte (première édit ion en 
1897, et la quatr ième , a u g m e n t é e a u point d'avoir le v o l u m e tr iple ou 
quadruple de la première , en 1928) ; le l i vre Die Antike und voir (1905$, 
traduit en p lus de d ix l a n g u e s ; ses études sur le r y t h m e de la prose la t ine 
et surtout de ce l le de Cicéron ; ses études de v a l e u r durable sur le d r a m e 
grec (Tragodumenon libri très, K r a k ô w , 1925) ; son b e a u l ivre : Horace 
et la Société romaine du temps d'Auguste (Par is , Les Bel les-Lettres . 
1938) ; Histoire de la civilisation antique, parue chez P a y o t ; La Sybille 
(Paris , 1924), l i vre qui a auss i pour objet l 'histoire des c r o y a n c e s re l ig ieu-
ses, e n f i n u n art ic le qui touche à l 'histoire des doctr ines h e r m é t i q u e s 
int i tulé : La cosmogonie de Strasbourg et publ ié d a n s l a revue i ta l i enne 
Scientia (1941, fasc. 4). C'est le dernier t r a v a i l de Zieliftski i m p r i m é de 
son v ivant . 

E n 1946, décédèrent deux professeurs de ph i lo log ie c lass ique : J a n Oko 
(né en 1875), au teur des t r a v a u x sur Ovide, Catul le , Horace et V irg i l e , et 
qui conna i s sa i t par t i cu l i èrement bien l 'archéolog ie de R o m e , — a ins i 
que M i e c z y s t a w P o p l a w s k i (né en 1893), f o r m é à l 'Univers i té de Sa int -
Pétersbourg , é l è v e de Ziel i i i ski et de R o s t o w c e w . Il a étudié le prob lème 
des é l é m e n t s r e l i g i e u x d a n s la v i e m o r a l e et matér i e l l e des R o m a i n s et 
a publié , entre autres , une exegèse très poussée de la quatr ième é g l o g u e 
de Virg i le . 

G u s t a w Przychock i (né en 1884) est mort p r é m a t u r é m e n t a u c o m m e n -
cement de l 'année 1947. A y a n t étudié d a n s sa jeunesse les m a n u s c r i t s , des 
lettres de Grégoire de Naz ianze et publ ié quelques art ic les sur ce sujet , il 
donna , peu de t e m p s a v a n t sa mort , une s y n t h è s e de ses recherches d a n s 
u n m é m o i r e int i tu lé : Ilistoria listôw ¿w. Grzegorza (Histoire des let tres 
de St-Grégoire, K r a k ô w , 1946) ; m a i s i l était surtout lat iniste . Il a fa i t 
para î tre des t r a v a u x sur Ovide, V i r g i l e et Cicéron. Cependant , c'est la 
comédie lat ine (et surtout les comédies de P laute ) qui étai t l'objet pr in-
c ipa l de ses recherches . Il a traduit en p o l o n a i s toutes l e s c o m é d i e s de 



Plaute . Il a étudié a u s s i la tragédie r o m a i n e , et, en part icul ier , les tragé-
dies de Sénèque dont i l a a n a l y s é le s ty l e d a n s u n de ses derniers mé-
m o i r e s (1946). 

G. Przychock i était , a u cours des a n n é e s 1919-1934, professeur à l 'Uni-
vers i té de Varsov ie . Il exerça les fonct ions de recteur de cette un ivers i t é 
en 1928. Il succéda, e n 1935, à Léon Sterbach à l 'Univers i té de Cracovie . 

E n 1948, décéda, à W r o c l a w , Jerzy K o w a l s k i (né en 1893), organ i sa teur 
de l ' ense ignement de ph i lo log ie c lass ique à l 'Univers i té de cette v i l l e . On 
trouvera la nécro log ie de ce s a v a n t d a n s le Bulletin du Centre P o l o n a i s 
de Recherches Sc ient i f iques de P a r i s ( fascicule d 'Avri l 1949). D a n s le pré-
sent fasc icu le nous donnons une recens ion de l'édition crit ique d'Hermo-
gène , dernière œ u v r e de ce ph i lo logue de haute va leur . 

L A PHILOLOGIE C L A S S I Q U E A P R E S LA G U E R R E 

Tro i s -parmi les p l u s â g é s spéc ia l i s t e s po lona i s en phi lo log ie c lass ique 
ont survécu à la guerre et cont inuent encore à t rava i l l er . Ce sont : Sta-
n i s l a w W i t k o w s k i (né en 1866), a n c i e n professeur à l 'Univers i té de L w ô w , 
connu à l 'é tranger p a r ses t r a v a u x sur la p a p y r o l o g i e et la l a n g u e grecque 
c o m m u n e ( k o ï n e ) qui a traité ces quest ions d a n s Bursians Jahresberichte ; 
W i n c e n t y L u t o s l a w s k i (né en 1863) dont l 'ouvrage The origin and growth 
of Plato's logic (Londres 1897) conserve toujours sa g r a n d e v a l e u r ; et W i k -
tor H a h n (né en 1871) qui a étudié l ' inf luence des lettres c las s iques sur la 
cul ture po lona i se et a publ ié une b ib l iographie de phi lo log ie c lass ique en 
Pologne . 

A l 'Univers i té de Cracovie ense igne , depui s 1913, Tadeusz S i n k o (né en 
1877). Ce s a v a n t dont les m u l t i p l e s t r a v a u x (quelques centa ines d'art ic les 
et de m é m o i r e s ) sont connus hors de l a - P o l o g n e , a co l laboré pendant u n 
certa in t e m p s a v e c E. W o l f f l i n , à Munich, a u Thésaurus linguse latinse. 
S e s études sur Horace, V irg i l e , A p u l é e et Pétrone ont précédé ses v a s t e s 
et n o m b r e u s e s recherches sur la l i t térature grecque, e m b r a s s a n t toutes les 
périodes de la product ion he l l ène , depuis l 'âge archa ïque jusqu'à l 'époque 
byzant ine . C o m m e d'autres p h i l o l o g u e s polonais , il s'est occupé de Gré-
goire de Naz ianze ( n o t a m m e n t de ses discours) en v u e d'une édit ion cri-
tique de cet auteur entrepr ise par l 'Académie Po lona i se des Sc iences et 
des Lettres. Le c o u r o n n e m e n t des t r a v a u x de S inko , c'est son Histoire de 
la littérature grecque en p lus i eurs v o l u m e s (dont on trouvera p lus loin 
u n compte rendu). Il a publ ié auss i de n o m b r e u s e s études sur l 'huma-
n i s m e po lona i s et sur l ' inf luence exercée par les lettres c lass iques sur la 
l i t térature polonaise . 

A la m ê m e univers i té , la ph i lo log te c lass ique est ense ignée par S e w e r y n 
H a m m e r (né en 1883), qui s'est s i g n a l é par d ' importants t r a v a u x sur A p u l é e 
et l 'histoire du r o m a n gréco- lat in , sur Euripide, sur la l i t térature b y z a n 
tine et le' fo lk lore néo-grec , e n f i n par la traduct ion de toutes les œ u v r e s 
de V irg i l e e t de Tacite , a ins i que par Ryszard Ganszyniec (né en 1888) qui 
a étudié les p r o b l è m e s de l 'histoire de l a re l ig ion (en écr ivant sur ce sujet-
là une série d'art ic les d a n s la Real-Enzyhlopadie de P a u l y - W i s s o w a ) , l'his-
toire de la m a g i e , de s sc iences e x a c t e s et de la ph i losophie dans le m o n d e 



ant ique , et d iverses quest ions re la t ives à la l i t térature grecque e t r o m a i n e , 
a u la t in m é d i é v a l et à l ' h u m a n i s m e . Il a publ ié ,entre autres , un l ivre 
sur les let tres d 'amour d a n s l 'antiquité et d a n s les s ièc les postér ieurs . Il 
s'est fa i t connaî tre auss i par les publ icat ions qu'il a créées pour r é p a n d r e 
dans le grand publ ic l e s c o n n a i s s a n c e s g é n é r a l e s touchant le m o n d e grec 
et romain . 

A l 'Univers i té de V a r s o v i e il y a trois professeurs de phi lo log ie c las s ique : 
A d a m Krokiewicz , Kaz imierz K u m a n i e c k i et Jerzy Manteuf fe l . 

Le premier (né en 1890) a publ ié p lus i eurs études e x h a u s t i v e s sur d i v e r s 
prob lèmes d'histoire de la phi losophie grecque (orphisme, ép icur i sme , scep-
t ic isme, s o c i sme) et sur la ph i losophie lat ine (Lucrèce). Il a touché a u s s i 
à l 'histoire des l a n g u e s grecque et lat ine. A u cour des a n n é e s d'occupat ion 
il a traduit l e s Ennéades de Plot in. 

Kaz imierz K u m a n i e c k i (né en 1805), ac tue l l ement vice-recteur de l 'Uni-
vers i té de V a r s o v i e , est l 'auteur des t r a v a u x sur Eurip ide el E s c h y l e , sur 
la chronolog ie des l ivres de l'Enéide, sur Horace ; il a publ ié des contri-
but ions à la l i t térature byzant ine d a n s Byzantinische Zeitschrift, d a n s 
Aegyptus et d a n s Byzantion, et traduit les œ u v r e s de Sa l lus ' e . 

Jerzy M a n t e u f f e l (né en 1900) est, depui s 1945, t i tulaire de la cha i re 
de papyro log ie . On doit ment ionner ici ses Studia papyrologica (Eos, 1928, 
1929), Papyri Varsovienses (1935) et ses contr ibut ions à la p a p y r o l o g i e qui 
ont paru dans Tell Edfou : Fouilles franco-polonaises (1937-39). 

A l e k s a n d e r T u r y n (né en 1900) qui ense igna i t a v a n t la guerre à l 'Uni-
vers i té de V a r s o v i e , est ac tue l l ement professeur a u x Etats-Unis . 

P a r m i ceux qui ense ignent la phi lo log ie c lass ique à Poznarï, le p lus âgé 
est Wito ld K l i n g e r (né en 1875), anc ien professeur à l 'Univers i té de K i e v , 
professeur à ce l le de Poznan depuis 1920. Sa spéc ia l i té sont les recherches 
d a n s le d o m a i n e du fo lk lore . En par tant de la l i t térature grecque et en 
a p p l i q u a n t la méthode c o m p a r a t i v e , il cherche à établ ir cette thèse que 
ce n'est p a s a u x Indes , c o m m e beaucoup le croient, m a i s en Grèce que se 
trouvent les or ig ines des contes popu la i re s et des fab le s a y a n t pour t h è m e 
les bêtes. Il a consacré auss i bien des t r a v a u x à l ' exagèse de la poés ie 
lyr ique grecque qu'il a rendu access ible a u publ ic po lona i s par des tra-
duct ions impeccables . 

A la m ê m e un ivers i t é ense igne auss i Jan S a j d a k (né en 1883) qui s'est 
s i g n a l é par ses recherches sur la patr is t ique grecque (il a publ ié de n o m -
breuses études sur l 'œuvre de Grégoire de Naz ianze) et sur la l i t térature 
byzant ine (Jean Géometrès) ; il d ir ige la col lect ion d 'œuvres des Pères de 
l 'Egl ise en traduct ion po lonaise , à l aque l l e i l a contribué, en outre, par 
ses traduct ions de Tertu l ien et de Minucius Fé l ix . 

La tro is ième cha ire de phi lo log ie c lass ique à Poznaft a été conf iée , en 
1930, à Jôzef Dziech (né en 1891), spéc ia l i sé d a n s l'étude de la rhétor ique 
grecque et lat ine, auteur de p lus i eurs t r a v a u x sur la m o r a l e ant ique , d a n s 
l e sque l s il a ut i l i sé la méthode c o m p a r a t i v e . 

A W r o c l a w , l e s é tudes de ph i lo log ie c lass ique ont été o r g a n i s é e s par 
Jerzy K o w a l s k i , décédé en 1948. Ac tue l l ement e l le est ense ignée par W i k -
tor S t e f f e n (né en 1903) qui a publ ié p lus i eurs études sur la tragédie grec-
que et des t r a v a u x sur le d r a m e sa tyr ique grec ; par W l a d y s t a w Strzelecki 
(né en 1905) qui s'est fa i t connaî tre par ses études sur les g r a m m a i r i e n s 
l a t ins (art ic les d a n s Real-Enzyklopâdie de P a u l y - W i s s o w a ) et sur la p lus 
anc ienne l i t térature la t ine ; a ins i que par Jerzy K r ô k o w s k i (né en 1898), 



auteur des m é m o i r e s sur les é l ég ie s de Properce et sur les é c r i v a i n s la t ins 
en P o l o g n e à l 'époque de la Rena i s sance . 

A l 'Univers i l é de Lôdz, créée a p r è s la dernière guerre , l ' ense ignement 
de la ph i lo log ie c las s ique est donné par Jerzy S c h n a y d e r (né en 1891) qui 
a publ ié deux é tudes sur l 'att itude des peuples subjugués par l 'Empire 
r o m a i n à l 'égard de l eurs maî tres , et deux m é m o i r e s sur les descr ipt ions 
de la n a t u r e d a n s les œ u v r e s de Virg i l e et d'Horace. 

A l 'Univers i té de Torun il y a deux professeurs de ph i lo log ie c lass ique : 
S t e f a n S r e b r n y (né en 1890), f o r m é à l 'Univers i té de Sa int -Pétersbourg 
s o u s la direct ion de Tadeusz Zieliriski et de R o s t o w c e w , qui s'est consacré 
p r i n c i p a l e m e n t à l 'étude du théâtre grec, en part icul ier de l 'œuvre 
d 'Eschyle (il a traduit toutes les t ragédies d 'Eschy le en polonais ) et a u x 
recherches sur l 'ancienne comédie att ique ; — a ins i que par S t a n i s l a w 
S k i m i n a (né en 1886), auteur des t r a v a u x sur le r y t h m e de la prose grec-
que et sur les h u m a n i s t e s p o l o n a i s (il a publ ié p lus i eurs m é m o i r e s , sur 
l 'œuvre de J a n D a n t y s z e k , poète polono- lat in , m o r t en 1548). 

L'Univers i té ca tho l ique de Lubl in a d e m a n d é à M a r i a n Plez ia (né en 
1917) de se charger de l ' ense ignement de phi lo log ie c lass ique a p r è s la mort 
du professeur P o p l a w s k i . M. Plezia a publié , entre autres , une importante 
étude sur la chronique de Ga l lus A n o n y m u s (dont on trouvera p lus loin 
une a n a l y s e ) . 

Outre les p r o f e s s e u r s qui ense ignent a c t u e l l e m e n t la phi lo log ie c las-
s ique d a n s les u n i v e r s i t é s po lonaises , on pourra i t citer encore les n o m s 
de p lus i eurs spéc ia l i s t e s d a n s cette b r a n c h e qui t rava i l l en t d a n s le cadre 
des un ivers i t é s en qua l i t é d 'ass i s tants (B. Bi l i i i ski , M. Brozek, W Matyda 
et d'autres) ou a u x lycées . I l s co l laborent tous a v e c la Société Po lona i se 
de Ph i lo log ie , et beaucoup d'entre eux se sont fa i t connaî tre par des t r a v a u x 
publ iés d a n s Eos, o r g a n e de cette société. 

T R A D U C T I O N S P O L O N A I S E S 

DES C L A S S I Q U E S GRECS ET L A T I N S 

Le goût des l i t tératures anc iennes , éve i l l é en Po logne a u t e m p s de la 
Rena i s sance , étai t à l 'origine des p r e m i è r e s traduct ions d'auteurs grecs 
et l a t ins en l a n g u e polonaise . On traduit surtout à cette époque et, par 
la suite, jusqu'à la f i n du X V I I I ' siècle, des poètes et des prosateurs la t ins : 
Remedia amoris d'Ovide, Trinummus de P laute , YEnéide et l es Bucoliques 
de Virg i l e , De Officiis et De Senectute de Cicéron, Breviarium historise 
romanse d'Éutrope. Ces traduct ions sont encore g a u c h e s pour la p lupart , 
m a l a d r o i t e s a u po in t de v u e de la l a n g u e , v u l g a i r e s quant a u s ty l e ; les 
r i m e s en sont f a c i l e s et bana les . Certa ines mér i tent cependant d'être s igna-
lées : ce l le de Trinummus due à Pierre Ciekl i i i ski (1597), par e x e m p l e , qui 
est une t ranspos i t ion l ibre de l 'or ig inal et d a n s laque l l e les n o m s de per-
s o n n a g e s et m ê m e p l u s i e u r s trai ts de m œ u r s sont polonais , a ins i que ce l le 
du De beneficiis de Sénèque, fa i te par Luc Gôrnicki , en 1593, de m a n i è r e 
à n o u s donner une v i v a n t e i m a g e du m o n d e p o l o n a i s du t e m p s du roi 
S i g i s m o n d III . J e a n K o c h a n o w s k i (1530-1584) est le premier à traduire, et 
de r e m a r q u a b l e façon, des poètes grecs (Anacréon et des p o è m e s de l 'An-



thologie grecque, !e l ivre III de l'Iliade et l es Phénomènes d'Aratus) . St. 
K o l a k o w s k i t ranspose en exce l l en t s ver s les g n ô m e s de Théognis . On. tra-
duit auss i la Batrachomyomacliie et deux Vies de Plutarque . 

V e r s le m i l i e u du X V I I e s iècle c o m m e n c e une époque de déc l in d a n s 
la v ie inte l lec tue l le de la Po logne qui se caractér ise cependant par une 
assez i m p o r t a n t e quant i té de traductions. On traduit s a n s cho ix des poètes 
et des prosa teurs lat ins , on s 'adresse r a r e m e n t a u x é c r i v a i n s grecs , et pour 
ces derniers , o n ne recourt pas à l 'original , m a i s on se contente, le p lus 
souvent , des traduct ions la t ines de l eurs œuvres . A u x dé faut s p lus h a u t s 
s i g n a l é s s'en a joutent d'autres a u X V I I e s iècle : une l a n g u e a m p o u l é e , u n 
s ty le baroque, une s y n t a x e "bizarre, des idées anc i ennes touchant à l'art 
mi l i ta ire et à la pol it ique revê tues d'une a p p a r e n c e moderne . P a r m i les 
œ u v r e s des poètes anc iens , traduits d a n s cette p é r i o i e , il faut citer : l es 
Odes d'Horace, la Pharsale de Luca in (deux traductions) , les Métamorpho-
ses (deux traductions) et les Héroides d'Ovide, l es Satires de Perse , l e s tra-
gédies de Sénèque , l es Géorgiques de V i r g i l e ; et quant a u x prosa teurs : 
Uoèce, César, Cicéron (De amicitia), Curtius Rufus , F lorus (Epitomé), F r o n t i n 

.(Stratagèmes), Just in (Epitomé), Tacite (Annales I-IV, par Koja lowicz ) , 
Va lère M a x i m e . En fa i t d'auteurs grecs on traduis i t : Lucien (Timon, To-
xaris) et P lu tarque (deux Vies). S i m o n Zimorowicz rendit assez bien en 
po lona i s les Idylles de Moschos, et Sébast ien P e t r y c y l'Economique, la 
Politique et l'Ethique d'Aristote, en a joutant a u texte de l 'original de n o m -
breuses notes où, en p lus de ses c o m m e n t a i r e s , il donne des conse i l s et 
des a v e r t i s s e m e n t s sur les a f f a i r e s proprement polonaises . 

A part ir du m i l i e u du X V I I ' s iècle jusqu'au m i l i e u du XVIII e , la Polo-
gne traverse une période de décadence polit ique, m a r q u é e auss i par u n 
a b a i s s e m e n t de la culture inte l lectuel le . C'est s eu l ement dans la seconde 
moi t ié du X V I I I e s iècle que, grâce a u x condit ions g é n é r a l e s p l u s f a v o ables , 
il y a u n r e n o u v e a u de la v ie de l 'esprit et c'est a lors que p lus ieurs érudi ts 
se met tent à p r o p a g e r auss i bien par leurs écrits que par l eurs traduct ions 
la conna i s sance de l 'antiquité c lass ique. Les traduct ions du X V I I I e s iècle 
sont beaucoup me i l l eures que tous les e s sa i s a n a l o g u e s fa i t s a u X V I I e 

siècle. Leurs auteurs , il est vra i , ne disposent p a s encore de textes cr i t iques 
et ne conna i s sent p a s ce principe que tout traducteur doit s ' imprégner de 
l'esprit de l 'or ig inal ; m a i s chez eux, du moins , la l a n g u e po lona i se est 
g é n é r a l e m e n t correcte et pure, et m ê m e v é r i t a b l e m e n t bel le à l 'époque de 
S tan i s la s -Augus te . 

En ce qui concerne les a u t e u r s lat ins , on traduis i t a l o r s les Fables de 
Phèdre , l es Satires d'Horace, im cho ix d 'œuvres de Claudien et de Mart ia l , 
les Elégies d'Ovide, les Bucoliques de Virg i l e , les d i scours de Cicéron 

. (d'abord une part ie , puis , en 1771, tout l 'ensemble) , le De Oratore et Parti-
tiones orat., les Biographies de Cornél ius Nepos , la Conjuration de Cati-
lina et Jugurtlia de Sa l lus te , les œ u v r e s de Sénèque ( les Dialo-
gues, l es trois Consolations, De la clémence, De la colère, et 
les Lettres à Lucilius). P a r m i les traducteurs de cette époque, l 'abbé D a v i d 
P i l c h o w s k i étai t le p lus labor ieux : a p r è s avo ir traduit Sa l lus te , il s 'a t taqua 
à Sénèque ; ses traduct ions la i s sent cependant beaucoup à désirer. Le p lus 
doué de tous étai t l 'abbé A d a m St. N a r u s z e w i c z qui traduis i t a v e c beaucoup 
d'élan les œ u v r e s de Tacite (1772) et qui donna, en outre, des e s sa i s de tra-
duct ions d'Horace et d'Anacréon.On traduit aus s i les auteurs grecs d 'après 
le texte or ig ina l , les Fables d'Esope (plus ieurs traduct ions) , l es Philippiques 
de Démos thène (l'abbé Ignace N a g u r c z e w s k i ) et la Cyropédie de X é n o p h o n 



(Golecki). D'autres , c o m m e l'abbé Phi l ippe Golai ïski , traduisent du lat in 
ou du f r a n ç a i s les Vies de P lu tarque ou, c o m m e l 'excel lent poète Ignace Kra-
sicki, en donnent u n abrégé. C'est encore a u X V I I I ' s iècle que le comte 
M a x i m i l i e n Osso l iñsk i a traduit en po lonais , d 'a i l leurs d'une f a ç o n médio-
cre, toutes les œ u v r e s de Tite-Live ( les trois v o l u m e s , édités à L w ó w en 
1850, c o m p r e n a n t l e s l i vre s I-X et X X I - X X I V ) . 

A u tournant du XVIII" et du XIX e s iècle nous v o y o n s à l 'œuvre u n tra-
ducteur in fa t i guab le des poètes grecs et lat ins , Jacques Gi l les P r z y b y l s k i 
(1756-1819), qui c o n n a i s s a i t à fond les deux l a n g u e s c las s iques et r i m a i t 
a i s é m e n t , m a i s qui introduisa i t des tours bizarres et des n é o l o g i s m e s hard i s 
d a n s sa langue . Il m i t en po lona i s Hésiode, l'-Iliade et l'Odyssée, la Batra-
chomyomachie, Posthomerica de Quintus de S m y r n e , l'Art poétique d'Ho-
race, l es Elégies d'exil d'Ovide et l es Géorgiques de Virg i le . A u seui l du 
XIX* siècle les traduct ions de V irg i l e se mul t ip l i ent ; ses Bucoliques et ses 
Géorgiques p a r a i s s e n t en deux vers ions di f férentes . Franço i s D m o c h o w s k i 
(1762-1801) traduit , a s sez méd iocrement , une bonne part ie de l'Enéide, tandis 
que F r a n ç o i s W ç z y k (1785-1862) parv ient à la rendre d a n s une bel le l a n g u e 
poétique. D m o c h o w s k i réussit m i e u x d a n s sa traduct ion de l'Iliade sur la-
quel le S t a n i s l a s Stasz ic (1755-1826), é m i n e n t économis te et é c r i v a i n politi-
que, a v a i t pe iné en va in . 

Jusqu'au m i l i e u du X I X 1 s iècle on s 'appl iquai t , en Po logne , a v e c zèle 
et, en g é n é r a l , a v e c succès, à traduire des c las s iques grecs et romains . Ains i 
parurent les traduct ions de Catul le , d'Horace (p lus ieurs vers ions de toutes 
les œ u v r e s de cet auteur) , d'Ovide ( M é t a m o r p h o s e s ) , de Properce , de 
Térence, de Tibul le , de Virg i l e (Les Bucoliques), de P l ine l 'Ancien, de 
P l ine le Jeune, de Suétone , de Ve l l e ius Paterculus , de Vi truve . Anto ine 
B r o n i k o w s k i fut a v a n t 1870 u n traducteur consc ienc ieux d'auteurs grecs , 
m a i s son s ty l e n'était pas à l'abri de reproches . Il a m i s en po lona i s l'Odys-
sée, Hérodote, p lus i eurs d ia logues de Platon, l es œ u v r e s de X é n o p h o n et 
de Thucydide . D'autres h e l l é n i s a n t s traduis irent l'Odyssée (Zukowski) et 
la Batrachomyomachie, l es Fables de Babrius , l es pages chois ies de P in-
dare, Sophoc l e (Electre, Œdipe-Roi, Œdipe à Colone), Ar i s tophane (les 
Nuées, la Paix), Cébès, Epictète, le ps. Long in (Traité du Sublime), P l u t a r 
que (De l'éducation de la jeunesse), X é n o p h o n (Anabase). 

Tous ces che f s -d 'œuvre grecs étaient traduits d irectement sur les origi-
n a u x , la c o n n a i s s a n c e du grec étant devenue en Po logne p lus sol ide grâce 
à l ' ense ignement m é t h o d i q u e des l a n g u e s anc i ennes d a n s les écoles secon-
daires (en Poznanie , en Galicie , et auss i , quoique à u n degré moindre , d a n s 
le r o y a u m e du Congrès) et a u x un ivers i t é s de Cracovie et de L w ó w . La 
créat ion de l 'Académie P o l o n a i s e des Sc iences et des Lettres à Cracovie 
(1873) donna une i m p u l s i o n n o u v e l l e a u x t r a v a u x des h e l l é n i s a n t s et des 
l a t in i san t s po lonais . Ainsi , v e r s le t ro i s i ème quart du XIX" siècle et a u 
début du XX*, on vo i t para î tre en P o l o g n e des traduct ions c o n f o r m e s à 
toutes les ex igences de l 'érudit ion moderne . Les p h i l o l o g u e s et ceux p a r m i 
les poètes qui ont reçu une bonne f o r m a t i o n h u m a n i s t e s 'adressent surtout 
a u x poètes grecs qu'ils appropr ient à la l i t térature po lonaise tantôt dans 
les mètres de l 'or ig inal , tantôt sous la f o r m e r imée . Il faut ment ionner 
ici : P a u l Popie l (1807-1891), A u g u s t i n S z m u r l o (1821-1888) et St. Mleczko 
(l'Iliade), S i g i s m o n d W ç c l e w s k i (1824-1887, Eschy le , Sophoc le , Euripide) 
Lucien S i e m i e ñ s k i (1809-1872, l'Odyssée), Joseph Szujski (1835-1883, la 
tr i logie de l'Orestie et le Prométhée d 'Eschyle , l es Chevaliers et les Oiseaux 



d'Aris tophane) , Cas imir K a s z e w s k i (1825-1910, E s c h y l e , Sophoc le , Hés iode 
et Théocrite) , F r a n ç o i s K o n a r s k i (1857-1907, l es Chevaliers d 'Ar i s tophane , 
Iléro et Léandre de Musée), Jean' Czubek (Œdipe à Colone et l'Anfigone 
de Sophocle , l e s l yr iques grecs) , le g r a n d poète Jean K a s p r o w i c z (1860-
1926, Eschy le ) , Cas imir M o r a w s k i (1852-1925, Sophpcle) , B o g u s l a s Butry-
m o w i c z ( les Guêpes et l es Chevaliers d 'Aris tophane , Hécube et Médée 
d'Euripide) , E d m o n d Ciçg lewicz ( les Nuées et Lysistrata d 'Aris tophane) . 
C o m m e œ u v r e s de prosateurs grecs on traduis i t à cette époque : Aris tote 
(Poétique, Organon), Cébès, Epictète, Josèphe F l a v i u s (Guerre Juive), Hip-
pocrate (Aphorismes, les Airs), Lucien (Bogucki) , P l a t o n (choix de dialo-
gues) , le pseudo-Xénophon (la Constitution d'Athènes). Quant a u x traduc-
tions des œ u v r e s d 'écr iva ins lat ins , on publ ia a l o r s : Catul le (Czubej;), Ho-
race (choix d'odes, S iemief tski ) , Mart ia l (Czubek), P l a u t e et Térence (choix 
de comédies , W o l f r a m ) , A p u l é e ( A m o u r et Psyché, deux traduct ions) , 
Cicéron ( œ u v r e s complè tes , B y k a c z e w s k i ) , Cornél ius Nepos , P o m p o n i u s 
Mêla (Chorographie), Pé trone (le Festin de Trimalcion), S a l l u s t e (Habura 
et Rzepinski) , Tacite (Okçcki). 

A cette époque- là le n o m b r e des traduct ions d'auteurs grecs é g a l a i e n t à 
peu près celui des traduct ions d'auteurs lat ins . Cet état de choses n'a p a s 
c h a n g é depuis 1918. Jusqu'à la d e u x i è m e guerre m o n d i a l e (1939) on a tra-
duit en P o l o g n e : A r i s t o p h a n e ( les Nuées, l es Oiseaux, la Paix, Butry-
m o w i c z ; les Oiseaux, Joseph Jedlicz), Euripide (œuvres complè tes , Kas -
prowicz ; d i f férentes tragédies , d'autres traducteurs) , Hérondas (choix) , 
Hésiode (le Bouclier d'Héraclès, deux traduct ions) , Homère {l'Iliade par 
Czubek, l'Odyssée par Joseph W i t t l i n et par St .Mleczko), un choix de poé-
s ies lyr iques grecques (Kl inger) , une an tho log i e d 'œuvres grecques eh v e r s 
et en prose (Srebrny) , Aristote (la Constitution d'Athènes, PiotrowicZ), l es 
trois Poétiques (d'Aristote, d'Horace et du pseudo-Longin ; S inko) , Marc 
Aurè le (Pensées), D é m o s t h è n e (choix de discours, K o w a l s k i ) , Epicurè (Kro-
k iewicz et S t a f f ) , Epictète , Josèphe F l a v i u s , Gal l i en et Hippocrate (Kl inger) , 
Longus , Lucien (choix de d ia logues , Bogucki) , P l a t o n (treize d ia logues , 
W i t w i c k j , et l e s Lettres), X é n o p h o n . Et dans la série d 'écr iva ins l a t i n s : 
Catul le (deux fois) , Horace ( les Chants par Z a w i r o w s k i et l ' ensemble de 
ses œ u v r e s par Czubek), Lucrèce (Krokiewicz , en très bel le prose) , Ovide 
(Art d'aimer), Pétrone (Chants d'amour), P laute ( œ u v r e s c o m p l è t e s par 
Przychocki ) , V i r g i l e ( l 'Ené ide par K a r y l o w s k i ) , A p u l é e (Métamorphoses, 
Amour et Psyché), Sa in t -Augus t in ( les Confessions, deux traduct ions) , Mi-
nuc ius F é l i x ( O c l a v i u s • par Sa jdak) , Pétrone (le Festin de Trimalcion, 
Sta f f ) , Sénèque (Apokolokyntosis, deux traductions) , Tacite ( œ u v r e s com-
plètes, H a m m e r ) . 

Sous l 'occupation a l l e m a n d e n o m b r e de s a v a n t s po lonais , c o n l r a i n t s 
d 'abandonner leur act iv i té d a n s les Univers i t é s et l eurs t r a v a u x d a n s les 
b ibl iothèques publ iques qui leur étaient devenues inaccess ibles , consacrè-
rent leurs lo i s irs forcés à la traduct ion d'auteurs grecs et lat ins . 

Sévér in H a m m e r p r é p a r a pour l ' impress ion une traduct ion des o îuvres 
de Virg i l e , f a i t e s en h e x a m è t r e s po lona i s r y t h m é s (non r imés) . Outre 
l'Enéide, l es Bucoliques et l es Géorgiques, il m i t en po lona i s ce qu'on 
appe l l e VAppendix Vergiliana, c'est-à-dire les œ u v r e s de moindre impor-
tance, a t tr ibuées à V irg i l e : Ciris, Culex, Aetna, Catalepton, Dirse, Coppa, 
Moretum, Elegise in Msecenatem. H a m m e r ne considère c o m m e authent i 
ques que d ix f r a g m e n t s du Catalepton. 



A d a m K r o k i e w i c z traduis i t les Ennéades de Plot in , et s i g n a l a les g r a n d e s 
d i f f i cu l tés de son entrepr ise d a n s des c o m m u n i c a t i o n s d a n s l e sque l l e s il 
ins i s ta qu'il n'était p a s poss ible de traduire t ex tue l l ement en po lona i s la 
l a n g u e de ce p h i l o s o p h e grec. S ' a p p u y a n t sur l 'édition de R. V o l k m a n n , 
•mais f a i s a n t auss i état des autres édi t ions de P lo t in (cel les de F. Creuzer, 
A. Kirchof f , H.F. Muel ler et E. Bréhier) , K r o k i e w i c z a reconnu que d a n s 
bien des cas les conjectures ph i lo log iques étaient s u p e r f l u e s et a rest i tué 
la tradit ion m a n u s c r i t e des Ennéades. Sa traduct ion sera précédée d'une 

- a m p l e d i ssertat ion sur la v i e et sur les œ u v r e s de Plot in. 
L a d i s l a s W i t w i c k i (1878-1948), professeur de psycho log ie à l 'Univers i té 

de V a r s o v i e , au teur de n o m b r e u x t r a v a u x ressort i s sant à sa spécia l i té 
(juste a v a n t 1a. guerre de 1939 s o n l ivre int i tu lé La foi des éclairés a v a i t 
p a r u chez Alcan) , se f i t connaî tre en Po logne , depui s 1E01, c o m m e excel-
lent traducteur et c o m m e n t a t e u r des d ia logues de P la ton . 

Treize v o l u m e s de ses traduct ions a v a i e n t paru a v a n t la guerre ; m a i n -
tenant seront publ iés hui t v o l u m e s , et n o t a m m e n t : la République, VEuthy-
dème, le Politique, le Parménide, le Timée le Critias, l es Lois. 

P a r m i les traduct ions , l a i s sées par W i t w i c k i , se trouvent encore ce l les 
de p lus i eurs œ u v r e s d'Aristote et u n cho ix de d ia logues de Lucien. 

A p r è s la guerre toute une suite de n o u v e l l e s traduct ions d'auteurs grecs 
et l a t ins ne tardèrent p a s à para î tre , à savo ir : l es Chants d'Horace (L.H. 
Morstin) , la Conjuration de Catilina et Jugurtha de S a l l u s t e (Kumanieck i ) , 
Tacite (quatr ième et dernier v o l u m e de l ' ensemble des œ u v r e s , H a m m e r ) , 

, Tertu l l i en (Apologie, S a j d a k ) , YOrestie d 'Eschyle (Srebrny) , la Paix et l es 
Thesmophories d 'Ar i s tophane (Srebrny) , Antigone de Sophoc le (Brozek), 
Sa in t -Bas i l e et Sa in t -Jean C h r y s o s t o m e (choix d 'homél i e s et de discours, 
Sinko) . E n outre, seront publ iés p r o c h a i n e m e n t : u n cho ix de contes grecs 
( H a m m e r ) , P lu tarque (i Vies, Brozek), Théophras te (Caractères, Brozek), 
V i t ruve (Kumanieck i ) . 

La revue Meander donne s o u v e n t des f r a g m e n t s de traduct ions d'auteurs 
anciens . A Poznai i , para î t , depuis 1924, la traduct ion des œ u v r e s des Pères 
de l 'Egl ise : v ingt -e t -un tomes ont été publ iés jusqu'à ce jour. 

S E W E R Y N HAMMER. 

P U B L I C A T I O N S 

S U R L A C I V I L I S A T I O N GRECO-LATINE 

D E S T I N E E S A U G R A N D P U B L I C 

Déjà a u cours des a n n é e s d 'avant -guerre se la i s sa i t sentir le besoin 
d'une revue qui, en c o n s e r v a n t u n bon n i v e a u quant à la v a l e u r des art ic les , 
r é p a n d r a i t d a n s le g r a n d public des l u m i è r e s sur les c iv i l i sa t ions et les 
l i t tératures du m o n d e ant ique. Les publ icat ions de la Société Po lona i se 
de Ph i lo log ie — l a revue Eos, consacrée a u x recherches d'érudits, et 
Kwartalnik Klasyczny qui répondai t a u x préoccupat ions didact iques — ne 
pouva ient , certes, su f f i re à ce besoin- là (1). Mais l'idée d'une tel le revue 

(1) On ne saura i t oubl ier les e f for t s mér i to ires de M. Ryszard Ganszyniec , 
aujourd'hui professeur à l 'Univers i té de Cracovie , p o u r ' r é p a n d r e d a n s le 
g r a n d publ ic et surtout p a r m i les é l è v e s de lycées le goût pour les lettres 
c las s iques ( les r e v u e s Filomata et Przeglqd Klasyczny). 



prit corps e n 1945, et e l le fut réa l i sée m a l g r é bien des d i f f i cu l tés d'ordre 
technique a u x q u e l l e s s 'étaient heurtés ses promoteurs . En Janv ier .1946, 
parut le premier n u m é r o de la revue m e n s u e l l e Meander, consacrée à la 
c iv i l i sa t ion du m o n d e antique. La direct ion en fut a s s u m é e par K a z i m i e r z 
K u m a n i e c k i et K a z i m i e r z Micha lowsk i , tous deux professeurs à l 'Univers i té 
de V a r s o v i e , l e s fonct ions de secrétaire de la rédact ion étant conf i ées à 
Mme Lyd ia Winn iczuk . Les directeurs de la n o u v e l l e revue s'étaient a s s u r é s 
la co l laborat ion de tous les spéc ia l i s tes po lona i s en ph i lo log i e c las s ique 
(et dans le n o m b r e il y a v a i t l es p lus é m i n e n t s p a r m i eux , tels le prof. 
Tadeusz S inko , le prof. Jerzy K o w a l s k i et le prof. G u s t a w Przychocki ) , 
a ins i que des h o m m e s de lettres, des poètes et des « e s s a y i s t e s », qui, par 
l eurs œ u v r e s o u par l eurs traductions, t émoigna ien t de leur intérêt et de 
leur a d m i r a t i o n pour les l i t tératures grecque et lat ine. Des re la t ions 
furent auss i n o u é e s a v e c des p a y s é t r a n g e r s pour obtenir la co l laborat ion 
des spécia l i s tes . 

La revue Meander est i l lustrée et p a r a î t sous f o r m e de 10 fa sc i cu le s 
par an, chaque fasc icu le a y a n t 48-56 pages . Les art ic les qu'elle publ ie ont 
pour objet les prob lèmes de la culture inte l lectue l le et m a t é r i e l l e du b a s s i n 
médi terranéen , et, en part icul ier , de la Grèce, de Rome, de l 'Egypte et de 
l 'Asie Mineure. D a n s les v o l u m e s qui ont p a r u jusqu'à présent , on trouve 
des ar t ic les concernant la l i t térature anc ienne , l'art, l 'archéologie , l'his-
toire, la ph i losophie , les m o u v e m e n t s soc iaux et pol i t iques, l es p r o b l è m e s 
du droit, les m œ u r s , etc. Une place importante est réservée dans cette 
revue à tout ce qui touche à l ' inf luence de la cul ture ant ique sur la cul ture 
et les lettres po lonaises , pour rendre a ins i l 'antiquité c lass ique p l u s proche 
des v u e s et de la sens ibi l i té m o d e r n e s et pour fa ire ressort ir les l i ens qui 
unissent le monde d'aujourd'hui a u m o n d e ant ique. 

D a n s chaque n u m é r o il y a une rubrique consacrée a u x traduct ions 
d'auteurs grecs et la t ins (p. ex. les Caractères de Théophras te , des f rag -
m e n t s des comédies d 'Aris tophane, des c h a n t s d'Horace, des ex tra i t s des 
œ u v r e s de Virg i l e , etc.). 

En 1948, u n fasc icu le double (N° 5-6) fut consacré a u centenaire de 
l 'Ecole F r a n ç a i s e d 'Athènes ; il contenai t des ar t ic les re la t i f s à l 'art et à 
l 'archéolog ie ; u n autre fasc icule double (N° 7-6) eut pour objet les p r o b l è m e s 
du théâtre ant ique . 

Meander donne auss i , dans une rubrique spéc ia le , une revue des t r a v a u x 
et des publ icat ions de phi lo log ie c lass ique. Cette année , une n o u v e l l e ru-
brique a été introduite, dest inée à présenter l'état des t r a v a u x sur la p h i l o 
logie c lass ique d a n s d i f férents pays . 

Enf in , en 1947, fut créée une Bibliothèque de Meander d a n s l aque l l e 
doivent para î tre , sous f o r m e de v o l u m e s séparés , des m o n o g r a p h i e s et 
des traduct ions d'auteurs anciens . Jusqu'à présent ont été publ iés 11 v o l u m e s : 

1) S a l l u s t a : La Conjuration de Catilina et la Guerre contre Jugurtha, 
traduct ion et introduct ion de Kaz imierz K u m a n i e c k i . 

2) Horace : Chants, en traduct ion du poète L u d w i k H, Morstin. 
3) A d a m K r o k i e w i c z : Studia Orfickie (Etudes sur l 'Orphisme) . 
4-5) Tadeusz Walek-Czernecki : Historia Gospodareza Swiata Starozyt 

ncgo (Histoire économique du m o n d e ancien) , vol . I, 224 p. ; vol . II , 360 p. 
6) Lidia Winn iczuk : Horacy w swietle wlasnej twórczoéci (Horace à 

la l u m i è r e de ses propres œuvres ) . 



7) K a z i m i e r z K u m a n i e c k i : 0 odnalezionej Retoryce Filipa Kallimacha 
(Sur la rhétor ique r é c e m m e n t découverte de P h i l i p p e Cal l imaque) . 

8) Hesiode : Tarcza Heraklesa (Le boucl ier d'Héraclès) , en traduct ion 
d 'Arthur Görski . 

9) Kaz imierz M i c h a i o w s k i : Delfy (Delphes) , l ivre r i c h e m e n t i l lustré . 
10) Epoka Peryklesa (L'époque de Périclès) , ouvrage, collectif contenant 

les t r a v a u x de : A d a m Krokiewicz , K a z i m i e r z K u m a n i e c k i , S t a n i s l a w 
Lorentz, Kaz imierz M i c h a i o w s k i , Lidia Winn iczuk . 

11) A p u l é e : Amor i Psyche, en traduct ion de S t a n i s l a w Tyro. 
La rédact ion de Meander a entrepr i s tout r é c e m m e n t la publ icat ion 

d'une n o u v e l l e série qui s 'appe l l era Auctarium Meandreum. C o m m e pre-
m i e r v o l u m e de cette série p a r a î t r a la rhétorique de P h i l i p p e Ca l l imaque , 
introduct ion et texte établi par K a z i m i e r z K u m a n i e c k i . 

La revue Meander et s e s publ icat ions ont été f a v o r a b l e m e n t appréc iées 
d a n s la presse périodique de Pologne . 

E T U D E S S U R L'ART A N T I Q U E 

En Europe occidentale , l ' intérêt pour la product ion art ist ique des peuples 
anc iens , créateurs des g r a n d e s c iv i l i sa t ions médi terranéennes , s'est m a n i -
fes té a v e c éc lat à l 'époque de la Rena i s sance . C'est à cette époque que l'on 
poursu iva i t , n o t a m m e n t en Ital ie , des recherches suscept ib les d'être qua-
l i f i ée s d 'archéologiques , et que, dans tout l'Occident, l 'ouvrage de V i t r u v e 
( i m p r i m é pour la p r e m i è r e fo i s en 1486) exerça i t une in f luence considé-
rable . Enf in , il y a v a i t , dès ce temps- là , des co l l ec t ionneurs d 'œuvres d'art 
ant ique, en Ital ie , e n France et en Angleterre . Ce qui montre d 'a i l l eurs 
que, d a n s les p a y s d'Occident, l ' intérêt pour les product ions d'art ant ique 
étai t vif depui s très l o n g t e m p s , ce sont de n o m b r e u s e s re la t ions de v o y a g e s 
( i m p r i m é e s ou restées manuscr i te s ) dont beaucoup remontent a u Moyen-
Age. Mais , à vra i dire, ce n'est qu'au X V I I I e s iècle que l'on c o m m e n ç a , 
e n Ital ie , en France , en Ang le terre et en A l l e m a g n e , à fa ire des recherches 
p r o p r e m e n t sc ient i f iques sur l 'art ancien. 

Il en fut a u t r e m e n t en Pologne . Les recherches sc ient i f iques d a n s ce 
d o m a i n e ne c o m m e n c è r e n t qu'à la f i n du X I X e s iècle, m a i s on peut dire 
que les condit ions f a v o r a b l e s pour ces t r a v a u x étaient bien réa l i sées déjà 
ver s la f in du X V I I I e s iècle . Pour l 'époque antér ieure a u x p a r t a g e s de la 
Républ ique Po lona i se , On peut s igna ler en ef fet l es re la t ions écrites des 
v o y a g e u r s ou pè ler ins po lona i s qui v i s i tèrent l 'Italie, la Grèce, la Pa les t ine , 
a ins i que l 'existence des co l lect ions d'art ant ique. Et ce qui prouve à quel 
point on s ' intéressait à l 'architecture des Anciens , ce sont les n o m b r e u s e s 
réédi t ions et c o m m e n t a i r e s de l 'ouvrage de Vi truve . 

E n ce qui concerne les re la t ions de v o y a g e s la i s sées par des P o l o n a i s 
qui, d a n s les Siècles passés , a v a i e n t v is i té les p a y s du bass in médi terra-
néen , il f au t m e n t i o n n e r cel le du prince N i c o l a s Chris tophe R a d z i w i l l (1549-
1616), rédigée par lui à la suite d'un pè ler inage qu'il f i t en Terre Sa inte 
en 1583. Il y donne n o n s e u l e m e n t une descr ipt ion de la Pa les t ine , m a i s 
auss i ce l le de l 'Egypte , il par l e en détai l des P y r a m i d e s , du S p h i n x , des 
c a v e a u x m o r t u a i r e s de M e m p h i s , de la « co lonne de P o m p é e ». Cette re la-



tion de R a d z i w i l l fut publ iée et rééditée p lus i eurs fo is ( jusqu'au XIX* 
siècle) ; e l le fu t m ê m e traduite en p lus i eurs langues . N i c o l a s R a d z i w i l l 
v i s i ta auss i p lus i eurs î les ion iennes et la Crète. Il vit , à Candie, le « l a b y -
r inthe de Thésée », et à Gortyne cet autre l abyr in the au-dessous duquel 
se trouve une v i l l e (il s 'agit du P a l a i s de Minos). Des observat ions sur la 
Grèce ant ique se rencontrent auss i chez J a n Dantys'zek (1485-1548) qui f it 
un v o y a g e en Crête et d a n s l'île de Rhodes , a ins i que d a n s la Chronique 
de Stryjkovvski (1582) qui a v a i t beaucoup v o y a g é en Grèce. 

Quant a u x co l lec t ionneurs d'objets d'art anc ien , on les trouve à cette 
époque- là p r i n c i p a l e m e n t parmi les s o u v e r a i n s de Pologne . Tout indique 
que la re ine Bona Sforza, f e m m e du roi S i g i s m o n d I, possédai t u n e col-
lection assez r iche de v a s e s ant iques . Il est certa in que le roi L a d i s l a s IV 
a v a i t dans ses c h â t e a u x des s tatues ant iques en marbre . Le roi Jean 
Sobieski et le roi Augus te III cherchèrent auss i à enr ichir l eurs co l lect ions 
de product ions d'art grec ou romain . 

Il y a l ieu de dire auss i que laues m o t s de la tradi t ion de l 'œuvre de 
Vi truve en Pologne . Le p lus anc ien m a n u s c r i t de Vi truve (codex Corni-
censis) connu en Pologne , est une copie exécutée par le Frère Krop id lo 
chez les c h a n o i n e s régu l i er s à Trzemeszno v e r s la f i n du XV" siècle. Ensu i t e 
il y ava i t , en Po logne , toute une série d'édit ions i m p r i m é e s de V i t r u v e , 
dues, pour la p lupart , a u x Pères Jésuites et publ iées surtout en v u e 
des f i n s prat iques . 

D a n s la d e u x i è m e moit ié du X V I I I e s iècle, sous le règne du roi S t a n i s l a s -
Auguste P o n i a t o w s k i , l ' intérêt pour l'art ant ique devient très vif d a n s 
les m i l i e u x lettrés de Pologne . Le s o u v e r a i n l u i - m ê m e , qui a donné à toute 
cette époque une empre in te de goût c lass ique , y contr ibua d a n s une l a r g e 
mesure . F o r m é e n F r a n c e et en Angle terre , a y a n t de v a s t e s c o n n a i s s a n c e s 
et une culture l i t téraire r e m a r q u a b l e , il fut u n col lect ionneur de p r e m i e r 
ordre. Outre une ga ler i e de peinture et u n cabinet de dess ins , le roi Sta-
n i s la s -Augus te possédai t auss i une col lect ion d 'œuvres de sculpture ant ique , 
u n cabinet n u m i s m a t i q u e , et une col lect ion de g e m m e s . Il créa u n vér i tab le 
musée , et si la Po logne n 'ava i t subi le sort que l'on sait , v e r s la f i n du 
X V I I I e s iècle, i! y aura i t encore aujourd'hui d a n s la capi ta le po lona i se 
une col lect ion d'art ant ique d'une v a l e u r ex traordina ire . 

Auss i des co l l ec t ionneurs d 'œuvres ant iques éta ient- i l s n o m b r e u x a u 
t e m p s de son règne et pendant les trois premières décades du X I X e s iècle . 
Il f au t ment ionner ici S t a n i s l a s Potocki (1752-1821) qui réunit a u c h â t e a u 
de W i l a n ô w des bustes , des bas -re l i e f s et des v a s e s grecs , et la pr incesse 
I sabe l le Czartoryska (1746-1835) qui créa à P u l a w y , a u « T e m p l e de S y -
bil^e », un vér i tab le musée . Une grande partie de cette col lect ion put être 
s a u v é e a p r è s l 'échec de l ' insurrect ion de 1831 pour enr ichir cel le qu'ava i t 
réuni à Par i s , à l'Hôtel Lambert , son petit-f i ls , le prince L a d i s l a s Czarto-
r y s k i , et qui deva i t par la suite être transférée en P o l o g n e pour const i tuer 
un v r a i musée . On peut s igna ler encore la col lect ion de v a s e s grecs réunie 
a u château de LaAcut. A B o g a l i n , en Po logne occidentale , le comte Edouard 
Raczyriski f i t construire une copie d'un petit t emple r o m a i n de N î m e s . 

C'est auss i sous le règne de S t a n i s l a s - A u g u s t e que c o m m e n c e l'ère des 
v o y a g e s sc ient i f iques . Les p lus i m p o r t a n t s de ces v o y a g e u r s s a v a n t s de la 
f in du XVIII* et du début du XIX" siècle sont : Jean Potocki , W a c l a w 
S e w e r y n R z e w u s k i (auteur d'un l ivre int i tulé Podrôz do Palmyry, édité en 



1821 ; il est à noter , à ce propos, qu'au XVIII" s iècle , la descript ion 
de P a l m y r e par V o l n e y a v a i t eu, en- Pologne , u n g r a n d succès) , 
Joseph S ç k o w s k i , or ienta l i s te qui f i t u n v o y a g e en N u b i e et en Ethiopie 
(1821), enf in , Augus te Frédéric Moszynsk i (1732-1786), a m i du roi S t a n i s l a s -
Auguste , qui a la i s sé u n journal de v o y a g e (resté en manuscr i t ) où se 
re f lé ta i t son savo ir é tendu et son goût exquis . Moszynsk i v o y a g e a en 
I ta l ie et d a n s le m i d i de la F r a n c e ; il v i s i ta N î m e s , A v i g n o n , Ar le s et 
S a l o n et rapporta de ses pérégr ina t ions beaucoup d'observat ions f ines , 
et auss i une foule de croquis . A cette m ê m e époque u n peintre po lonais , 
S m u g l e w i c z (1745-1807), exécuta à R o m e des dess ins représentant des 
f resques ant iques , et ses t a b l e a u x parurent d a n s la col lect ion Le antiche 
pitture delle Terme di Tito. 

L'ouvrage le p l u s i m p o r t a n t sur l 'art ant ique publ ié en P o l o g n e a u 
début du X I X ' s iècle , c'est le l ivre de S t a n i s l a s Kos tka Potocki , int i tulé 
O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski (Sur l'art des Anc iens ou le 
W i n c k e l m a n n po lona i s , W a r s z a w a 1815). 

Détai l cur ieux, la tradit ion de V i l r u v e se m a i n t i e n t en Po logne jusqu'à 
cette époque-là. Edouard Raczyriski f i t paraî tre à W r o c l a w , en 1840, De 
architectura libri deeem a v e c une traduct ion polonaise . 

A u X I X 1 s iècle , a p r è s 1830, la Po logne se trouva po l i t iquement d a n s une 
s i tuat ion peu f a v o r a b l e , certes, a u x recherches proprement sc ient i f iques 
dans le c h a m p de l 'archéologie c lass ique. M a i s le n o m b r e de v o y a g e u r s 
érudits d a n s les p a y s m é d i t e r r a n é e n s ne cessa d 'augmenter , et l 'activité 
des co l l ec t ionneurs cont inua c o m m e par le passé . Cependant les p lus 
importantes co l lec t ions po lona i ses furent const i tuées à l 'étranger par des 
P o l o n a i s émigrés , et a ins i e l l es purent éviter le sort de quelques collec-
t ions qui é ta ient res'.ées d a n s le p a y s . P a r m i eux , il f au t ment ionner 
Michel T y s z k i e w i c z (1814-1873) qui p a r v i n t à réunir à P a r i s un grand 
n o m b r e d ' œ u v r e s d'art c lass ique, col lect ion bien décrite et étudiée par 
Froshner (La collection Tyszkiewicz, Munich, 1897). Mai s ce sont surtout 
le prince L a d i s l a s Czar lorysk i et sa s œ u r Isabe l le Dz iaty i i ska , a ins i que 
le m a r i de cette dernière , Jean Dz ia lynsk i , qui se sont s i g n a l é s c o m m e col-
lec t ionneurs d'objets d'art ancien. A y a n t hérité des co l lect ions de P u l a w y , 
dont une part ie put. être s a u v é e , i l s songea i en t à les enr ichir pour les 
transférer en P o l o g n e le jour où les condi t ions pol i t iques le permettra ient . 
En effet , d a n s la seconde moi t i é du X I X ' siècle, la col lect ion du prince 
L a d i s l a s Czartoryski fut transportée à Cracovie et ce l les de sa s œ u r à 
Go luchôw, et a ins i furent fondés d e u x m u s é e s o ù l'on pouvai t a d m i r e r 
beaucoup d'objets d i g n e s de f igurer d a n s les m e i l l e u r e s col lect ions d'Eu-
rope. L'art ant ique é ta i t bien représenté d a n s l 'un c o m m e d a n s l 'autre, 
m a i s la col lect ion de v a s e s grecs de Go luchôw é 'a i t a s s u r é m e n t supérieure 
è ce l le qui se t rouva i t a u m u s é e Czartoryski de Cracovie. 

D'autre part , C h a r l e s L a n c k o r o n s k i (1848-1933), réunit une grande quan-
tité d 'œuvres d'art, p a r m i l e sque l l e s beaucoup d ' œ u v r e s ant iques , d a n s sa 
rés idence, à Vienne . S a col lect ion ne fut j a m a i s transférée en Po logne , 
m a i s u n certa in n o m b r e d 'œuvres fut o f fert par lui a u x d i f f érents m u s é e s 
polonais . Notons a u s s i que d a n s la seconde moi t ié du XIX» siècle, l 'Uni-
vers i té de Cracovie possédai t u n cabinet archéo log ique fondé par Joseph 
L e p k o w s k i où se t rouva ient auss i des objets d'art ant ique, grâce à la géné-
rosité du prince L a d i s l a s Czartoryski . 



A cette époque, p lus i eurs P o l o n a i s a v a i e n t poursuiv i des fou i l l e s et de s 
recherches d a n s les p a y s m é d i t e r r a n é e n s et d a n s le Proche-Orient. La p lus 
importante entrepr ise fut l 'expédit ion organ i sée et f inancée par Char le s 
Lanckoroi i sk i à P a m p h y l i e et à Pis idie . A côté des s a v a n t s au tr i ch i ens 
y partic ipèrent le professeur M a r i a n S o k o l o w s k i de Cracovie et le pe intre 
Jacek M a l c z e w s k i . Les résu l ta t s de cette expédi t ion furent publ iés s i m u l -
t a n é m e n t en trois l a n g u e s : en po lonais , en f r a n ç a i s ' et en a l l e m a n d sous 
f o r m e d'une v a s t e o u v r a g e en deux v o l u m e s r i c h e m e n t i l lustrés . Le l i vre 
a v e c le texte po lona i s int i tulé Miasta Pamfilii i Pizydyi ( K r a k ô w , vol . I 
1890, vol . II, 1896) fut édité par Lanckoronsk i en co l laborat ion a v e c le 
professeur S o k o l o w s k i , l 'édition a l l e m a n d e en co l laborat ion a v e c G. N i e m a n n 
et E. Petersen, et l 'édition f r a n ç a i s e avec le concours de l ' éminent archéo-
logue G. Perrot . 

C o m m e bien l'on pense , d a n s la seconde moi t i é du s iècle écoulé p a r u t 
en Po logne p lus d'un o u v r a g e sur l 'art c lass ique , s a n s compter l e s mé-
m o i r e s et l es ar t ic les de revues . Dès 1873, il y ava i t , a u se in de l 'Académie 
Po lona i se des Sc iences et des Lettres, une C o m m i s s i o n d'Histoire de l'Art, 
et, à l 'Univers i té de Cracovie, l 'histoire de l'art, et l 'archéologie c las s ique 
éta ient ense ignées par u n exce l lent érudit , M a r i a n Soko lowsk i . M a i s c'est 
s e u l e m e n t a u tournant des deux s ièc les que les t r a v a u x sur l 'archéologie 
c lass ique se déve loppent r a p i d e m e n t et présentent , tant a u point de v u e 
des m é t h o d e s e m p l o y é e s qu'à celui des résu l ta t s obtenus, une qual i té com-
parab le à ce l l e s qu'offrent les recherches a n a l o g u e s poursu iv i e s d a n s les 
p a y s d'Occident. 

C'est Piotr B ie i ikowsk i (1865-1925) qui fut le vér i table in i t iateur des 
t r a v a u x sur l 'archéologie c lass ique en Pologne . Il se consacrai t surtout à 
l'étude de la scu lpture grecque et romaine . D a n s son premier o u v r a g e , 
Historia ksztaltow biustu staroiytnego (Histoire des f o r m e s du buste 
ant ique, K r a k o w , 1895), il mi t en relief l 'évolut ion de ces f o r m e s et fourni t 
de n o u v e a u x critères p e r m e t t a n t de f ixer a v e c p lus de précis ion l 'époque 
à laque l le appar t i ennent d ivers bustes ant iques . Cependant son œ u v r e l a 
p lus or ig ina le et la p lus connue, ce sont ses t r a v a u x re la t i f s à l a représen-
tation des b a r b a r e s d a n s l'art grec et r o m a i n , int i tu lés : De simulacris 
barbarorum gentium ; Gorporis barbarorum prodromus ( K r a k ô w , 1900), 
a u x q u e l s se ra t tache son étude : Die Darstellungen der Gallier in der hel-
lenistischen Kunst, Imagines Celtarum I, 1908 ( K r a k o w , 1908). Son dernier 
t r a v a i l qui fa i sa i t suite à cette série- là a v a i t pour titre : Les Celtes dans 
les arts mineurs gréco-romains ; il parut a p r è s la mort de l 'auteur (Kra-
k o w , 1928). P. B ie i ikowski publ ia auss i p lus i eurs m é m o i r e s et ar t i c l e s 
sur les ant iqu i té s découvertes a u cours des f o u i l l e s méthod iques en Po-
logne, p a r m i l e sque l s il faut s i g n a l e r celui qu'il a consacré a u x i m p o r t a -
tions g a l l o - r o m a i n e s . Enf in , il créa à l 'Univers i té de Cracovie u n Inst i tut 
d 'Archéologie c las s ique et l a i s s a quelques d i sc ip les qui, s a n s su ivre la 
m ê m e direct ion que lui , cont inuèrent des recherches sur l 'art ant ique. 

E d m u n d B u l a n d a (né en 1886), qui fut professeur à l 'Univers i té de L w ô w 
et qui ense igne depuis 1945 à ce l le de W r o c l a w , est l 'auteur d'une v a s t e 
étude sur l 'arc et la f l èche chez les peuples de l 'ant iquité (Bogen und Pfeil 
bei den Völkern des Altertums (Vienne 1913) et d'un o u v r a g e int i tu lé 
Etruria i Etruskowie (L'Etrurie et l es Etrusques , L w ô w , 1934). 

Ml le Mieczyslaw ra Ruxer , professeur à l 'Univers i té de Poznan, s'est 
spéc ia l i sée dans l 'histoire de l 'orfèvrerie ant ique. El le fit para î tre , en 1938 



à Poznan , le premier v o l u m e de son o u v r a g e Historia naszyjnika greckiego 
(Histoire du col l ier grec). 

S t a n i s l a w Jan Gqs iorowsk i (né en 1897), professeur à l 'Univers i té de 
Cracovie , publ ia p l u s i e u r s é ludes sur les objets d'art ant ique qui se trouvent 
d a n s les m u s é e s po lona i s , entre autre : Espansione dell'arte industriale 
romana in Polonia (Rome , 1936). On lui doit u n i m p o r t a n t t r a v a i l : 
Malarstwo miniaturowe grecko-rzymskie i jego tradycie w éredniowieczu 
(La m i n i a t u r e gréco-rofnaine et s e s tradit ions a u Moyen-Age , K r a k ó w , 
1928), u n e étude sur u n p a p y r u s i l lus tré trouvé à Ant inoë (Journ. Eg. Arch., 
1932), et une histoire généra l e de l 'art ant ique (1934). 

M. Gqs iorowski s'est a t taché dern ièrement à l'étude de la cul ture m a t é -
r ie l le du m o n d e ant ique , en publ iant , entre autres , en l a n g u e f rança i se , 
un m é m o i r e sur Le problème de la classification ergologique et la relation 
de la culture matérielle à l'art ( K r a k ó w , 1936). 

R a j m u n d G o s t k o w s k i (né en 1885), a c t u e l l e m e n t professeur à l 'Univers i té 
de Lódz, s'est consacré p r i n c i p a l e m e n t à l ' iconographie . Il a publ ié a v a n t 
la guerre u n l ivre int i tu lé : Les prêtres et les prêtresses dans l'art crélo-
mycène et grec (Wi lno , 1936). 

K a z i m i e r s B u l a s (rié en 1903), lui auss i é l ève de P. B ie t ìkowski , a com-
m e n c é par des t r a v a u x d' iconographie (Les illustrations antiques de l'Iliade, 
L w ó w , 1929), m a i s c'est la céramique grecque qui est devenue , p lus tard, 
l'objet pr inc ipal de ses études. Il a co l laboré a v e c le professeur B u l a n d a 
à la publ icat ion du Corpus vasorum antiquorum (trois fasc icules , édités 
par l 'Académie Po lona i se , et qui font part ie de la publ icat ion internat io-
n a l e bien connue) , o ù sont caractér i sés toutes les œ u v r e s de c é r a m i q u e 
grecque r a s s s m b l é e s d a n s les col lect ions po lonaises . 

P a r m i les a r c h é o l o g u e s qui se ra t tachent à l'école du prof. B u l a n d a , 
il faut n o m m e r K a z i m i e r z M i c h a l o w s k i (né en 1901), professeur à l 'Uni-
vers i té de V a r s o v i e , dont les t r a v a u x ont su iv i deux direct ions : la sculpture 
c lass ique et l ' égypto log ie (Virgile et les beaux-arts, 1930 ; Les portraits 
hellénistiques et romains, t rava i l édité par l'Ecole F r a n ç a i s e d 'Athènes 
d a n s la série : Exploration archéologique de Délos, Par i s , 1932), et Kaz i -
mierz M a j e w s k i , professeur d'histoire a n c i e n n e à l 'Univers i té de W r o c l a w . 
Ce dernier a publié une étude int i tulée Figuralna plastyka cykladzka (La 
sculpture f igurée des Cvclades , L w ó w , 1935), et u n l ivre sur la c iv i l i sa t ion 
égéenne . 

Mlle Marie-Louise Bernhard , f o r m é e à l 'Institut d 'Archéologie c lass ique 
de l 'Univers i té de V a r s o v i e , est l 'auteur d'une étude sur les v a s e s grecs 
du m u s é e M a j e w s k i de V a r s o v i e (1936). 

On ne s a u r a i t omettre , d a n s cette l iste, le n o m de K a r o l Hadaczek, 
professeur d 'archéologie c lass ique et de préhisto ire à l 'Univers i té de L w ó w 
(mort en 1914), qui a la i s sé un i m p o r t a n t o u v r a g e : Per Ohrschmuck der 
Griechen und Etrusker (Vienne, 1903). 

Quant à la c iv i l i sa t ion égypt i enne , la part des a r c h é o l o g u e s p o l o n a i s 
a été jusqu'à présent assez m o l e s t e . P. B ie f ikowsk i et K. Hadaczek a v a i e n t 
part ic ipé a u x recherches o r g a n i s é e s en E g y p t e , a v a n t la première guerre 
m o n d i a l e , par l 'Académie des Sc iences et des Lettres de Vienne , et d ir igées 
par le prof. Junker . Le premier é g y p t o l o g u e po lona i s fut Tadeusz S m o -
lefiski , p r é m a t u r é m e n t m o r t en 1909. Il e x p o s a les p r i n c i p a u x résu l ta t s 
de ses f o u i l l e s d a n s l e Bulletin de l 'Académie des Sc iences et des Lettres 



de Cracovie (Juin-Jui l let 1907), et d a n s les Annales du Service des Anti-
quités du Caire. 

A u cours des dernières années , a v a n t la d e u x i è m e guerre m o n d i a l e , l e 
professeur M i c h a l o w s k i o r g a n i s a u n e co l laborat ion des a r c h é o l o g u e s po-
l o n a i s a v e c l ' Inst i tut F r a n ç a i s du Caire. Les ré su l ta t s des fou i l l e s e f f ec tuées 
par eux à Te l l -Edfou furent e x p o s é s sous f o r m e dp r a p p o r t s dé ta i l l é s : 
Fouilles franco-polonaises, Rapports I Tell-Edfou, (Le Caire, 1937 ; vo l . II , 
1" fasc . 1938 ; 2' fasc . 1939). A ces foui l l es , d ir igées par l e pro fe s seur 
M i c h a l o w s k i , pri t part auss i le professeur Jerzy Manteuf fe l , spéc ia l i s é 
en papyro log i e . (Cf. Bulletin du Centre P o l o n a i s de Recherches de P a r i s , 
jui l le t 1948, p. 15-16). 

Des t r a v a u x d'archéologie en As ie Mineure furent poursu iv i s par S t e f a n 
P r z e w o r s k i ( fus i l l é par les A l l e m a n d s en 1939), é l è v e de P. Biert-
k o w s k i . Il l a i s s a p lus i eurs m é m o i r e s sur d i f f érents su je t s r e l a t i f s à l 'ar-
chéologie du Proche-Orient ( K a u k a s i s c h e Bronzefiguren in polnischen 
Sammlungen P r a h a 1931 ; Orientalische Altertümer aus polnischen 
Sammlungen, Arch iv , f. Orientf . 1937, etc.)., et deux l i v r e s d'histoire géné-
r a l e sur la c iv i l i sa t ion anc ienne de l 'Asie Mineure et sur la Perse . 

Pour terminer , il convient de s igna ler les t r a v a u x des s a v a n t s p o l o n a i s 
touchant l'art chrét ien primit i f et l 'art byzant in . Ces quest ions é ta ient 
é tudiées par M a r i a n Sokotowsk i (1839-1911), u n des p r o m o t e u r s des m é t h o -
des m o d e r n e s d a n s l 'histoire de l'art. W l a d y s l a w P o d l a c h a (né en 1875), 
a c t u e l l e m e n t professeur à l 'Univers i té de W r o c l a w , s'est occupé des i n f l u e n -
ces byzant ines sur l 'art ukra in ien . W o j s l a w Molè (né en 1886), d 'or ig ine 
Slovène, pro fes seur à l 'Univers i té de Cracovie , s'est spéc ia l i sé d a n s l 'his-
toire de l'art b y z a n t i n et a étudié, en part icul ier , l es rappor t s entre l 'art 
b y z a n t i n et ce lui des peuples s l a v e s . Il a publ ié n o m b r e d'articles , fort 
appréc iés , en S lovène , en serbe, en a l l e m a n d , m a i s surtout en po lona i s , et 
u n vas te o u v r a g e : Ilistoria sztuki staro-chrzescijaAskiej i wczesnobizan-
tynskiej — Wstçp do historii sztuki bizantyûskiej u Slowian (Histoire de 
l 'art chrét ien pr imit i f et du p lus anc i en ar t b y z a n t i n — Introduct ion à 
l 'histoire de l 'art b y z a n t i n chez les S l a v e s , 1931). S o n é l ève , C. O s i e c z k o w s k a 
(morte en 1940) s'est fa i t connaî tre par quelques ar t i c l e s sur l 'art b y z a n t i n 
publ iés dans la revue Byzantion. 

L E S COLLECTIONS D'ART A N T I Q U E 

A U M U S E E N A T I O N A L D E V A R S O V I E 

L'histoire de ces co l lect ions n'est pas, certes, longue , m a i s e l le est m a r q u é e 
de m u l t i p l e s v ic i ss i tudes . A l eurs or ig ines il y a v a i t u n e modes te co l lect ion 
d'objets d'art et d' industrie art is t ique d 'Egypte , de Grèce et de R o m e , que 
l'on conserva i t d a n s l 'ancien m u s é e s i tué à l a rue P o d w a l e . Outre que lques 
s a r c o p h a g e s é g y p t i e n s en bois de la dernière époque du N o u v e l Eta t , e l l e 
comprena i t u n cer ta in n o m b r e de pet i tes f i g u r e s v o t i v e s en bronze, des 
f r a g m e n t s d 'amule t tes et de co l l iers de la période f i n a l e de la c iv i l i sa t i on 
égypt i enne , et toute une série d'objets en terre cuite o u en \ erre, o f f e r t s 



par p lus ieurs co l l ec t ionneurs généreux , p a r m i l e sque l s on doit ment ionner 
la « Société pour E n c o u r a g e m e n t des B e a u x - A r t s de V a r s o v i e ». 

C'est en 1937 que c o m m e n c e une n o u v e l l e p h a s e de l 'histoire de ces 
col lect ions . E n Ju in de cette année- là fu t i n a u g u r é e d a n s le n o u v e l édif ice 
abr i tant le Musée N a t i o n a l , une expos i t ion des fou i l l e s e f fec tuées à Edfou , 
en E g y p t e , en 1936, par des a r c h é o l o g u e s po lona i s de l 'Univers i té de V a r -
sov ie en co l laborat ion a v e c l 'Inst i tut F r a n ç a i s d 'Archéologie Orienta le du 
Caire. Cette expos i t ion eut u n succès tel qu'un accord fut conc lu peu a p r è s 
entre l 'Univers i té V a r s o v i e n n e et la m u n i c i p a l i t é de V a r s o v i e dont dépen-
dait a l o r s l e Musée N a t i o n a l , s u i v a n t lequel les objets p r o v e n a n t des 
fou i l l e s poursu iv i e s e n E g y p t e par l 'Univers i té deva ient être p lacées c o m m e 
dépôt a u Musée N a t i o n a l . Ce dernier s 'engageai t , de s o n côté, à les conserver 
c o n v e n a b l e m e n t et à l e s exposer d a n s le cadre d'une n o u v e l l e sect ion ap-
pe lée « Col lect ions d'Art Ant ique ». C'est à M. K a z i m i e r z M i c h a l o w s k i , 
professeur d 'archéologie c lass ique à l 'Univers i té de V a r s o v i e et directeur 
des f o u i l l e s p o l o n o - f r a n ç a i s e s en E g y p t e qu'en a été conf iée la direction. 

<( Les Col lect ions d'Art Ant ique » furent i n a u g u r é e s en Juin 1938. E l l e s 
c o m p r e n a i e n t déjà les objets rapportés d 'Egypte à la suite de la d e u x i è m e 
p h a s e des foui l l es , e f f ec tuées à Edfou en 1937-1938, a ins i que les dons de 
l 'Inst i tut F r a n ç a i s d 'Archéolog ie Orienta le du Caire. Tous ces objets é ta ient 
e x p o s é s d a n s cinq sa l l e s , a u rez-de-chaussée du Musée. E n m ê m e temps , 
le Musée N a t i o n a l de V a r s o v i e a v a i t acquis , sous f o r m e de dépôt, le lapi-
d a r i u m de P a c et u n e col lect ion de v a s e s grecs p r o v e n a n t du Musée E. 
M a j e w s k i . 

A i n s i l 'art de l 'anc ienne E g y p t e y prédomina i t tant a u point de v u e 
de la qual i té qu'à ce lui de la quantité . 

La tro i s ième p h a s e des f o u i l l e s poursu iv i e s à Edfou d o n n a auss i des 
ré su l ta t s appréc iab les . Trente ca i s se s d'objets archéo log iques furent a m e n é s 
à V a r s o v i e e n Jui l l e t 1939. 

La guerre eut v é r i t a b l e m e n t des e f f e t s désas treux pour ces col lect ions. 
Bien que les objets l e s p lus préc ieux eussent été m i s à l 'abri par le conser-
v a t e u r c h a r g é de leur protection, Mlle M.L. Bernhard , on ne p a r v i n t p a s 
à les s a u v e r tous. Certa ins furent p lus o u m o i n s e n d o m m a g é s . P a r m i les 
objets détruits il faut m e n t i o n n e r p lus ieurs réc ip ients en a lbâtre de l 'époque 
de l 'Ancien Etat , l es v a s e s grecs p r o v e n a n t de la col lect ion de Goluchôw, 
et presque toute la col lect ion Bienentha l (terres cuites et c é r a m i q u e s grec-
ques). 

On procéda s a n s tarder à la res taurat ion des objets d'art e n d o m m a g é s , 
et surtout on f i t e f for t pour combler l e s pertes. Mettant en exécut ion une 
réso lut ion adoptée en 1946 par l 'Union des Musées de Pologne , a u x t e r m e s 
de laque l l e « Les Col lect ions d'Art Ant ique » doivent const i tuer u n e col lec-
t ion centra le pour le p a y s tout entier , on réuss i t à acquérir n o m b r e d'objets 
d'art anc ien , m i s s o u s séquestre d a n s les P r o v i n c e s Recouvrées , ou pro-
v e n a n t des co l lec t ions p r i v é e s ou publ iques , t e l l e s la col lect ion de v a s e s 
grecs du Musée de W r o c l a w , et ce l le d'obiets d'art en bronze qui se trou-
va i t a u Musée de Szczecin. E n f i n , o n les enrichi t en y in troduisant u n e 
part ie des co l lec t ions de W i l a n ô w et quelques objets de v a l e u r ache té s 
chez des a n t i q u a i r e s de Berl in . 

Grâce à ces n o u v e l l e s acquis i t ions , l 'aspect des « Collect ions d'Art An-
tique » c h a n g e a c o m p l è t e m e n t . Ce n'est p lus l 'art de l 'ancienne E g y p t e , 



m a i s les œ u v r e s d'art et l es product ions de l ' industrie art is t ique de Grèce 
et de R o m e qui y t iennent la p lace d o m i n a n t e . La m a n i è r e dont tous ces 
objets d'art ant ique sont e x p o s é s a u Musée N a t i o n a l de V a r s o v i e est con-
f o r m e a u x pr inc ipes les m i e u x é p r o u v é s et g é n é r a l e m e n t s u i v i s de n o s 
jours d a n s les m u s é e s les p lus r e n o m m é s . 

LE D I C T I O N N A I R E P O L O N A I S DU L A T I N M E D I E V A L 
( T h é s a u r u s tot ius la t in i ta t i s P o l o n o r u m ) 

Le Comité P o l o n a i s pour le Dict ionnaire du Lat in Médiéva l , f o r m é en 
1924 a u p r è s de l 'Académie P o l o n a i s e des Sc iences et des Lettres , sous la 
prés idence de M. L u d w i k Piotrowicz , professeur d'histoire a n c i e n n e à 
l 'Univers i té de Cracovie , réussit , sous l 'occupation a l l e m a n d e , à sous tra ire 
à la destruct ion la col lect ion de f i ches const i tuée a v a n t 1939 et dont le 
n o m b r e s 'é levai t a l o r s à 565.010. P e n d a n t la guerre i l p a r v i n t m ê m e , en 
t r a v a i l l a n t d a n s la c landest in i té , à y ajouter 10.000 f i ches nouve l l e s . A p r è s 
la f i n des host i l i tés , on entreprit s a n s tarder le dépou i l l ement des textes 
qui resta ient encore inut i l i sés , et l'on établ i t , a v a n t juin 1949, 41.800 nou-
v e l l e s f i ches , si b ien que leur total se c h i f f r e a c t u e l l e m e n t par 616.810 
C o m m e il ne reste que très peu de textes à dépoui l ler et que l e s t r a v a u x 
préparato ires sont presque terminés , le Comité a décidé de procéder a u x 
t r a v a u x de rédact ion. 

A cet e f fe t , M. Mar ian Plez ia , professeur de phi lo log ie c las s ique à 
l 'Univers i té Cathol ique de Lubl in, fut c h a r g é par la C o m m i s s i o n d'élaborer 
les principes , s u i v a n t lesquels ce Dict ionnaire serai t rédigé , et de les ap-
pl iquer, à titre d'essai , à quelques d iza ines de m o t s c o m m e n ç a n t par la 
lettre A. Son projet, s o u m i s à la discuss ion et accepté par la C o m m i s s i o n , 
réunie a u comple t , fut i m p r i m é sous le titre : Les principes de la rédaction 
du Dictionnaire du Latin Médiéval en Pologne et le premier essai de leur 
application ( K r a k ô w , 1948), a f i n que des méd iév i s t e s po lona i s et é t r a n g e r s 
pussent en prendre conna i s sance et l 'apprécier. 

Les pr inc ipes d'après l e sque l s le Dict ionnaire en quest ion s e r a rédigé 
sont grosso modo les s u i v a n t s : 

1) Etant donné qu'il n'existe p a s de m o n u m e n t s du la t in m é d i é v a l en 
Po logne an tér i eurs à l 'an 1000, le Dict ionnaire c o m p r e n d r a u n i q u e m e n t 
le vocabu la i re la t in e m p l o y é en Po logne m é d i é v a l e , a u c u n e part ie des 
m a t é r i a u x recue i l l l i s ne d e v a n t être cédée à la C o m m i s s i o n Centrale a u p r è s 
de l 'Union Académique . On s'est m i s d'accord pour accepter, c o m m e l imi t e 
inférieure , l 'année 1504. 

2) Le Dict ionnaire c o m p r e n d r a l ' ensemble des m a t é r i a u x l ex i co log iques 
qui se rencontrent d a n s le l a t in po lona i s m é d i é v a l , c'est-à-dire auss i b ien 
les m o t s connus a p p a r t e n a n t a u la t in de l 'ant iquité tardive que c e u x qui 
se sont f o r m é s s e u l e m e n t a u Moyen-Age ; on n 'omettra que les m o t s les 
p lus c o m m u n s et l es s ign i f i ca t ions les p lus courantes . On a décidé de s'en 
tenir à ce p r o g r a m m e pour ne p a s obl iger c e u x qui se s e r v i r a i e n t de ce 
Dict ionnaire à se reporter a u x deux g r a n d e s publ ica t ions as sez d i f f i c i l e s 
à m a n i e r , qui sont le Lex icon de Force l l in i — de V i t a et le d ic t ionnaire 
de Du Cange. C'est qu'il a r r i v e assez f r é q u e m m e n t que d a n s des t ex te s 



m é d i é v a u x a p p a r a i s s e n t des m o t s propres à l 'antiquité tardive qui ne sont 
p a s enreg i s trés d a n s l e s d ic t ionnaires courants du la t in c lass ique et que 
s e u l s connai s sent l e s l ec teurs b ien f a m i l i a r i s é s a v e c les auteurs lat ins . Mais , 
pour ne p a s s u r c h a r g e r notre dict ionnaire a v e c des m a t é r i a u x é laborés 
d a n s celui de Force l l in i - de V i t a et d a n s Thésaurus Linguœ Latinse, on a 
adopté cette règ le que les m o t s enreg i s trés d a n s le premier de ces dict ion-
n a i r e s et notés auss i d a n s le d ic t ionnaire du la t in po lona i s m é d i é v a l seront 
présentés s a n s a p p a r a t crit ique, c'est-à-dire s a n s c i tat ions de textes , et 
qu'on se bornera à indiquer leur s ign i f i ca t ion . P a r contre, l e s m o t s nou-
v e a u x , f o r m é s a u M o y e n - A g e seront trai tés en détai l a v e c toutes les c i ta-
tions, à la m a n i è r e de Thésaurus Linguse Lalinse. 

3) La s ign i f i ca t ion des m o t s sera donnée en l a n g u e po lonaise et en l a n g u e 
Latine a f i n que des lec teurs é t r a n g e r s puissent ut i l i ser auss i ce d ict ionnaire . 

4) V u que le l a t in se f o r m a , en Po logne , sous l ' inf luence du lat in des 
p a y s d'Europe Occidentale , o n m e t t r a pour chaque m o t déjà noté d a n s 
l e s d ic t ionnaires e x i s t a n t s du la t in m é d i é v a l (Du Cange, Barta l , Baxter -
Johnson , Arnald i ) des r e n v o i s à tel ou tel de ces dict ionnaires . Cela pourra i t 
s erv i r auss i à préciser, à la lumière de la phi lo log ie , l es in f luences étran-
g è r e s sur l a cul ture po lona i se du M o y e n Age. 

Pour i l lus trer l 'appl icat ion de ces pr incipes- là , M. P lez ia a joint à son 
e x p o s é cinq pages c o m p r e n a n t les p r e m i e r s m o t s qui c o m m e n c e n t par la 
Lettre A (Abacisla-Abhortivo). 

I N S T I T U T DE PAPYROLOGIE DE V A R S O V I E 

L'Institut de P a p y r o l o g i e , o r g a n i s é d a n s le cadre de l 'Univers i té de Var -
sov ie , a pour but de centra l i ser les é tudes de p a p y r o l o g i e en P o l o g n e et de 
f o r m e r des chercheurs d a n s ce domaine . Il comprend une sect ion juridique, 
d ir igée par le professeur R a f a t T a u b e n s c h l a g , et une sect ion his tor ico-phi-
lo logique dont le d irecteur est le professeur Jerzy Manteuf fe l . L 'organe de 
cet inst i tut est The Journal of Juristie Papyrology dont le premier fasc icu le 
a paru, sous la d irect ion du professeur T a u b e n s c h l a g , en 1945 à N e w - Y o r k , 
(Herald Square Press) . Cette revue publ iera des ar t ic les en a n g l a i s , en 
f r a n ç a i s et e n lat in . L'accuei l f a v o r a b l e qu'elle a t rouvé a u p r è s des spécia-
l i s tes du m o n d e ent ier est u n fa i t de bon augure . On projette auss i la pu-
bl icat ion de m o n o g r a p h i e s qui const i tueraient u n s u p p l é m e n t de la revue . 

Les t o m e s II et III ont été publ iés à V a r s o v i e en 1948 et 1949. I l s con-
t iennent des t r a v a u x des s a v a n t s po lona i s (J. Manteuf fe l , R. T a u b e n s c h l a g , 
W . Ste f fen , F. S o k o l o w s k i , I. S z y m a i ï s k a , J. Fa l enc iak) , et é t r a n g e r s (W.L. 
W e s t e r m a n n , N. L e w i s s , L. W e n g e r , B.C. W e l l e s , N. H o h l w e i n , C. Préaux) . 

Le tome IV, qui p a r a î t r a en 1950, s era consacré à la m é m o i r e du regretté 
P ierre Jouguet , directeur de l 'Inst i tut F r a n ç a i s d 'Archéologie Orientale 
d u Caire. 



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

L A L I T T E R A T U R E GRECQUE DE T A D E C S Z S I N K O 

(LITERATURA GRECKA, T. II, V partie, p. 536 ; 2' partie, p. 2i8 ' 
Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Krakôu), 19i7-i9i8). 

C'est d a n s sa Littérature Grecque, c o m p r e n a n t trois gros v o l u m e s en 
s ix parties , que Tadeusz S i n k o a donné la s y n t h è s e de son t r a v a i l de 
phi lo logue . 

Le v o l u m e I, dont la première part ie (412 p a g e s , in-8°) traite de la litté-
rature archa ïque ( V I I P , V I P et V I ' s iècles) et dont la d e u x i è m e part ie 
(837 pages) est consacrée à la l i t térature c lass ique (V' et IV" siècles) , a été 
édité par l 'Académie Po lona i se des Sc iences et des Lettres d a n s l e s a n n é e s 
1931 et 1932. 

L'étendue de l 'expos i t ion qu'il n'a pu évi ter m a l g r é la concis ion de son s t y l e 
s 'expl ique par le f a i i que l 'auteur, n o n s e u l e m e n t a n a l y s e chaque œ u v r e 
en détail et à la lumière des recherches les p lus récentes , m a i s qu'il 
discute auss i d i v e r s e s h y p o t h è s e s et qu'il rejette d a n s bien des c a s ce l le qui 
concerne la chronolog ie des ouvrages . 

S'il est p a r v e n u à dominer un matér i e l si énorme , c'est qu'il a t r a v a i l l é 
méthod iquement sur ce sujet depui s l 'année 1904 en v u e de ses cours à l a 
Facul té , d a n s l e sque l s i l a présenté tous les a u t e u r s impor tant s , depu i s 
Homère jusqu'à L iban ius et Jul ien l 'Apostat . Quand i l reprenai t le m ê m e 
sujet , il tenait c o m p t e d'une façon scrupuleuse des n o u v e l l e s recherches 
et études, et a ins i il lui su f f i sa i t , d a n s la n o u v e l l e rédact ion, de m i e u x 
condenser les m a t é r i a u x recue i l l i s et de les met tre bien en v a l e u r d 'après 
les pr inc ipes e x p o s é s d a n s son opuscule (en polonais ) : Principes et mé-
thodes de l'histoire de la littérature grecque (1929). 

Il y a e x p r i m é et dé fendu cette idée que c'est l ' inf luence p o s t h u m e des 
a u t e u r s de l 'ant iquité qui doit inspirer le p l a n de l 'histoire de la l i t térature 
grecque. D'a i l l eurs il a consacré p lus i eurs é tudes à cette quest ion- là . 
D'après lui , il f a u t prendre c o m m e base l 'apport des a u t e u r s a n t i q u e s 
à la c iv i l i sa t ion européenne , et donner le p l u s de p lace à c e u x d'entre e u x 
qui ont eu la p lus g r a n d e inf luence , m ê m e s' i ls n'ont p a s été a p p r é c i é s 
par l eurs contempora ins , et s'occuper beaucoup m o i n s de ceux dont les 
œ u v r e s n'ont p a s eu de r a y o n n e m e n t d a n s les s ièc les postérieurs . On doit 
fa ire cependant except ion pour des œ u v r e s p a r f o i s dénuées de v a l e u r 
( c o m m e par e x e m p l e ce l les d 'Ant imaque de Colophon) , qui contena ient 
des g e r m e s dont, dans des condit ions f a v o r a b l e s , a u r a i e n t p u na î t re de 
n o u v e l l e s t endances et de n o u v e a u x genres l i t téraires . 

Outre cette idée de l 'étendue et de la profondeur de l ' inf luence d'un auteur 
donné, adoptée c o m m e critère pour lui attr ibuer p l u s ou m o i n s de p lace 
d a n s l 'histoire de la l i t térature, S i n k o prend auss i en cons idérat ion l e s 
j u g e m e n t s des a n c i e n s qui a v a i e n t eu souvent à leur disposi t ion des cen-
ta ines d 'œuvres d'un auteur , connu aujourd'hui par quelques œ u v r e s seu-
l e m e n t ou par quelques f r a g m e n t s . Ces j u g e m e n t s ont de la v a l e u r c o m m e 



a y a n t été e x p r i m é s par des g e n s qui, f o r m é s par la m ê m e culture, pou-
va ient les c o m p r e n d r e m i e u x que nous , a p r è s tant de s iècles . F o r m u l é s 
à d i f férentes époques , i l s sont des verd ic t s du tr ibunal de l 'histoire, qui 
a c o n d a m n é tant d'oeuvres à l 'oubli et qui a grac ié s e u l e m e n t ce l l e s qui 
ont toujours p lu à tout le monde . 

Les œ u v r e s sort ies intactes de l 'épreuve du t e m p s sont d e v e n u e s des 
forces créatr ices de la l i t térature européenne . 

Trai tée de ce point de vue, la l i t térature grecque est u n e part ie de la 
l i t térature européenne . E l l e n 'en est p a s s eu lement la part ie la p l u s an-
c ienne, m a i s auss i la p lus importante ; de p lus , e l l e est l 'unique l i t térature 
or ig ina le , toutes l e s autres é tant dér ivées ; la . l ittérature he l l én i s t ique 
(a l exandr ine ) e l l e - m ê m e est u n produit dér ivé et, à p lus forte ra i son , la 
l i t térature r o m a i n e . E n ce la consis te préc i sément l 'éternel le ac tua l i t é de 
la l i t térature grecque archa ïque et c lass ique . 

L'or ig inal i té de la l i t térature grecque permet de préciser, sous f o r m e 
de lois , cer ta ines part i cu lar i té s de son évo lut ion , qui se reproduisent d a n s 
l 'histoire des l i t tératures européennes ul tér ieures . On peut les appe ler : 
<i lo i s h is tor ico- l i t téraires ». 

Les d e u x p r e m i è r e s lo i s ont été f o r m u l é e s , ou plutôt e m p r u n t é e s à u n 
auteur grec inconnu, par le médiocre h i s tor i en -mémor ia l i s t e du t e m p s 
de Tibère, Ve l l e ius Patercu lus . Il a r e m a r q u é que les créateurs et l es m a î -
tres en cer ta ins genres l i t téra ires ne sont p a s i solés , m a i s trouvent bientôt 
des é m u l e s . Cette act iv i té co l lect ivé favor i se l ' épanoui s sement du genre 
donné, m a i s la décadence de ce g e n r e ne tarde p a s à se produire. C'est 
la loi des séries de génies, ( c o m m e on par le des séries de catas trophes ) . 
Quand n o u s s a v o n s qu'il y a eu à u n e époque u n m a î t r e en u n certa in 
genre l i t téraire, n o u s n o u s a t tendons à en trouver u n second à côté de lui. 

De cette p r e m i è r e loi de V e l l e i u s dér ive u n e d e u x i è m e loi f o r m u l é e 
d'après l e s données de l 'observat ion : l es j eunes a u t e u r s c o n v a i n c u s qu'ils 
ne pourront pas dépasser les m a î t r e s les p lus r e n o m m é s , ni n o n p l u s les 
éga ler , cessent de cu l t iver les genres l i t téra ires d é v e l o p p é s par ces m a î t r e s 
à la perfect ion, et cherchent à s ' expr imer d a n s u n genre n o u v e a u qu'ils 
pourraient m i e u x maî tr i ser . Quand de te ls e s s a i s se renouve l l en t trop 
souvent , ces é c r i v a i n s n 'arr ivent p a s à la perfect ion. C'est la loi des épi-
gones et celle du changement. Cette loi concerne les a u t e u r s qui renoncent 
à r iva l i s er a v e c les m a î t r e s de l 'époque qui prend f in , m o i n s par sent iment 
de leur propre fa ib lesse , que parce qu'ils reconna i s sent que les genres 
cu l t ivés par ces m a î t r e s ne conv iennent p lus a u goût des contempora ins , 
qu'i ls sont déjà surannés . S'il a p p a r a i s s a i t u n n o u v e a u gén ie d a n s u n 
genre n o u v e a u , et s'il a v a i t du succès, la p r e m i è r e loi se mani fe s t era i t . 
Mais s'il ne se présente pas , les jeunes a u t e u r s s ' e s sayent d a n s d i v e r s 
genres n o u v e a u x et n'obt iennent d a n s a u c u n u n succès complet . A l o r s i l s 
rev i ennent p a r f o i s a u x m o d è l e s anc iens , produits à une époque antér ieure 
à ce l le des é c r i v a i n s dont i l s se sont détournés . 

L 'émulat ion d a n s les époques product ives permet de mettre en lumière 
la tro is ième loi h is tor ico- l i t téraire qu'on peut appe ler la loi de Bacchylide, 
car c'est lui qui l'a f o r m u l é e d a n s le f r a g m e n t connu : « U n poète doit à 
u n autre son art poétique, il en étai t a i n s i a u t r e f o i s et il en est de m ê m e 
aujourd'hui ». C'est la loi de la continuité de la tradition littéraire, de cette 
cont inuité qui a été chez les Grecs u n des p l u s i m p o r t a n t s fac teurs du 
progrès et de la perfect ion. E n rapport a v e c le devoir de su ivre les tradi 



l ions l i t téraires l éguées par les prédécesseurs , surtout d a n s le m ê m e genre 
l i t téraire , se trouve la quatrième loi f o r m u l é e par le professeur Tadeusz 
Zie l inski . Cette loi concerne le fa i t que d a n s les t h è m e s qui r e m p l a c e n t 
ceux d'un prédécesseur, subs is tent les r u d i m e n t s de ces thèmes . 

Enf in , la c i n q u i è m e loi que l'on peut appe ler , en souven ir du m y t h e 
a y a n t pour sujet la lutte entre Hercule et Antée , f i l s de la terre, la loi 
d'Antée. Toute poésie art is t ique dé haute qua. i té s ' inspire d a n s son en fance 
des c h a n s o n s et des contes popula ires . La l i t térature qui s'est é lo ignée trop 
de son fond or ig ine l , peut reprendre de n o u v e l l e s forces par le contact 
a v e c lui, en re tournant à la réal i té , a u r é a l i s m e et en renouant des l i ens 
a v e c la product ion populaire . 

N o n s e u l e m e n t Homère, Hésiode, Archi loque , S a p h o , "la v ie i l l e comédie 
ett ique, m a i s auss i Ca l l imaque , Théocrite et Hérondas puisent a u x sources 
de la poésie popula ire . Et quand le p lus art i f i c ie l des poètes a l e x a n d r i n s , 
Licophron, chante la lutte sécula ire entre l 'Europe et l 'Asie, il le fa i t par 
la bouche de Cassandre ident i f iée à la f igure ipopulaire de Sybi l l e . 

Si la poésie a l e x a n d r i n e contient , à part ses é l é m e n t s s a v a n t s , quelque 
chose de <c poétique », e l l e le doit en partie à son contact a v e c les m a t é r i a u x 
popula ires . C'est s e u l e m e n t a u II' s iècle a p r è s Jésus-Christ que « l 'école 
sophis t ique », ind i f férente a u x v o i x de la v ie , s'est e n f e r m é e d a n s un 
e n s e i g n e m e n t étroit. 

Vo i là les observat ions qui ont été f o r m u l é e s et publ iées par T. S i n k o 
peu a v a n t la rédaction, déf in i t ive de l 'His to i re de la littérature grecque, 
dTIomère à J e a n D a m a s c è n e . E l l e s s 'appuient sur les fa i t s l i t téra ires 
observés sur l 'espace de quinze siècles. 

Le compte rendu le p lus déta i l l é des deux part ies du premier v o l u m e 
a été publ ié par A. Diès dans le Bulletin de VAssociation Guillaume Budé 
( janvier 1933). E n r e n v o y a n t le lecteur f r a n ç a i s à cette source d ' in forma-
tion, nous nous bornerons à la caractér is t ique du d e u x i è m e v o l u m e , dont 
les deux part ies f o r m e n t u n tout. C'est le tab leau comple t de la Littérature 
hellénistique (III e , II" et Ier s ièc les a v a n t Jésus-Christ) . N o u s r e m a r q u e r o n s 
en p a s s a n t que la première partie de ce v o l u m e a été l'objet d'un rappor t 
par M. Henri Grégoire à la séance de i A c a d é m i e R o y a l e de Relgique 
(Classe des Lettres) du 5 janv ier 1948 (cf. le Bulletin de l'A.R. de B.). 

L'histoire de la l i t térature grecque c lass ique a été exposée d a n s le pre-
m i e r v o l u m e , n o n se lon le pr inc ipe tradi t ionnel , c'est-à-dire jusqu'à Che-
ronée, ni jusqu'à la mort d 'Alexandre le Grand, m a i s jusqu'à la f i n du 
IV' s iècle a v a n t J.-C. L'auteur a procédé a ins i pour ne p a s détacher de 
la poésie at t ique de ce s iècle sa f l eur la p lus épanouie , c'est-à-dire la 
nouve l l e comédie , et auss i pour présenter les œ u v r e s d'Aristote (qui l imi -
tait la pol i t ique à la v i l le -Etat) , non c o m m e le prélude d'une époque 
he l l én i s t ique un iversa l i s t e , m a i s c o m m e b i lan de l 'époque c lass ique . 

Le p a s s a g e de l 'Athènes c lass ique à l 'he l l én i sme n'est représenté que 
par l 'é lève de Théophras t e , Démétr ios de Pha lère . 

Ce qui autor ise à prendre l 'année 300 c o m m e l imi te supér ieure de l 'époque 
he l lénis t ique , c'est le fa i t que la première généra t ion des poètes he l l é -
n is t iques à laque l l e a p p a r t i e n n e n t Rh ianos , P h i l é t a s et L icophron et qui v i t 
le jour en 330, à peu près, a v a n t J.-C., a p p a r a î t sur la scène l i t téraire en 
300 env iron . Les autres auteurs , c o m m e A r a t u s et Hérondas , sont né s 
en 310 e n v i r o n ; C a l l i m a q u e et Théorite , qui é ta ient p lus jeunes, v e r s 300, 
et A p o l l o n i u s de Rhodes v e r s 295. 



C o m m e l imi te in fér ieure cle l 'époque he l lénis t ique on a d m e t ordinaire-
m e n t l 'année 30 a v a n t J.-C.., qui m a r q u e u n tournant de l 'histoire. Mais , 
en reconna i s sant cette l imite , on fai t passer à l 'époque de l 'Empire r o m a i n 
les g r a n d e s c o m p i l a t i o n s h is tor iques de Diodore de Sic i le (mort e n v i r o n 
en l 'an 20 a v a n t J.-C.), de D e n y s de Ha l i carnasse (mort en l 'an 8 a v a n t 
J.-C.), a ins i que les c o m p i l a t i o n s g é o g r a p h i q u e s de S trabon (mort en l 'an 19 
a p r è s J.-C.). Tous les trois dressent le b i lan de la science he l l én i s t ique et 
étant e u x - m ê m e s des épigones , n ' inf luencent p a s la postérité par l eurs 
œuvres . 

La l i t térature de l 'époque d'Auguste , datée par l 'année de la mort de 
Cicéron, se présente d i f f é r e m m e n t , m a i s , pour conserver ce p a r a l l é l i s m e , 
il n'est p a s p e r m i s de reculer la f i n de la période he l l én i s t ique qui peut 
être liée n a t u r e l l e m e n t a v e c la date du début du « n o u v e l ordre des s ièc les ». 
La d iv i s ion de la l i t térature he l l én i s t ique en deux époques inéga les , déter-
m i n é e s par des cons idérat ions techniques , se l a i s se just i f ier par le fa i t 
qu'à partir du Ier s ièc le a v a n t J.-C. ce sont les R o m a i n s qui a s s u m e n t le 
rôle de protecteurs de la l i t térature et de la sc ience (III' et II" siècles) . Et 
c'est pour cette r a i s o n que cè siècle m a r q u e u n p a s s a g e à la l i t térature 
grecque de l ' empire r o m a i n . 

A y a n t présenté d a n s l ' introduction d'une façon s o m m a i r e les n o u v e l l e s 
bases de la c iv i l i sa t ion grecque depuis le III" s iècle et l es condi t ions poli-
tiques, économiques , re l ig ieuses , soc ia les et l inguis t iques de cette c iv i l i sa -
tion, l 'auteur confère la première p lace à la prose he l l én i s t ique parce que 
c'est e l le qui d o m i n e a u point de v u e de la qual i té et de la quant i té sur 
la poésie et qu'elle donne son e m p r e i n t e à toute cette époque. 

Or, trai tant des prosateurs , l 'auteur donne la priorité a u x mora l i s t e s 
et a u x phi losophes , qui e x p r i m e n t les n o u v e l l e s « concept ions de la v ie 
et du monde », adoptées auss i par d'autres écr iva ins . 

Les quatre p r e m i e r s chap i tres a y a n t pour objet la l i t térature cynique , 
l 'Académie m o y e n n e , le pér ipaté t i sme , l ' épicurisme et le s to ïc isme, 
présentent le fond inte l lectuel et m o r a l de toute la l i t térature he l lén is t ique . 
Les p a r a g r a p h e s sur l 'étendue et sur l ' importance du c y n i s m e pour la 
cul ture européenne , la caractér is t ique de la b i o g r a p h i e pér ipatét ic ienne, 
l 'esquisse de l 'histoire de l ' ép icur isme à t r a v e r s les s ièc les et la descript ion 
du rôle du sto c i sme en Europe (et surtout en Po logne) , sont une n o u v e a u t é 
a u point de v u e de la méthode de traiter ce sujet. 

Les sc iences m a t h é m a t i q u e s et p h y s i q u e s qui f l eur i s sent à A l e x a n d r i e 
en m ê m e t e m p s que la mécan ique , l 'as tronomie et la géograph ie , a u x -
que l les il f au t a jouter les sc iences n a t u r e l l e s et la médec ine , sont la 
pr inc ipale m a n i f e s t a t i o n de la n o u v e l l e menta l i t é . A ces sc iences- là l 'auteur 
consacre la d e u x i è m e part ie du v o l u m e . Il att ire l 'at tent ion sur l e fa i t 
que- leur é p a n o u i s s e m e n t est l ié à la créat ion des centres du t rava i l scien-
t i f ique c o m m e le Musée et la Bibl iothèque A l e x a n d r i n e — œ u v r e s des 
Lagides . D'ai l leurs , c'est l 'Etat qui a pr is à sa c h a r g e les t r a v a i l l e u r s 
spéc ia l i sés en d i f férentes sciences. D a n s les sc iences exactes , le rô le d'ini-
t iateur pour les A l e x a n d r i n s appart i ent à P l a t o n qui, le premier , a sou l igné 
l ' importance des recherches log iques portant sur l e s m a t h é m a t i q u e s et 
qui a découvert la m é t h o d e a x i o m a t i q u e ( c o m m e l'a m o n t r é Zbign iew 
Jordan d a n s s o n étude Sur les bases mathématiques du système de Platon, 
Poznan , 1927). -



Le d é v e l o p p e m e n t at te int à A l e x a n d r i e par cer ta ines part ies de la p h y 
sique, c o m m e l 'optique et l 'acoustique, se ra t tache auss i a u x idées de P l a t o n . 
Seu le la m é c a n i q u e se déve loppe en dehors de l ' inf luence de P la ton . L'au-
teur p lace le m é c a n i c i e n Héron à côté de P h i l o n , ce dernier n 'é tant p a s 
trop é lo igné de son m a î t r e Ctésibe a u m i l i e u du II ' . s iècle a v a n t J.-C. 

Dans l 'évolut ion des sc iences h u m a i n e s a p p a r a î t l ' inf luence de l 'école 
péripatét ic ienne, surtout chez les g r a m m a i r i e n s . Ce. t itre octroyé pour l a 
p r e m i è r e fo i s à u n é l ève de Théophras te , P r a x y p h a n e s , a p p a r t e n a i t ensu i te 
a u x directeurs de la Bibl iothèque A l e x a n d r i n e . A t t a c h é s à l ' épurat ion et 
à l ' interprétat ion des textes du g r a n d p a t r i m o i n e c lass ique d a n s l 'ordre 
de la poésie, c'est d a n s cette b ibl iothèque qu'ils ont f o r m é leur art cri t ique 
et exégét ique . I l s réuss irent à s a u v e r a ins i les l eçons correctes de ces t ex te s 
pour les g é n é r a t i o n s futures . Les cri t iques de P e r g a m e se sont occupés 
d'une f a ç o n a n a l o g u e de la prose c lass ique . 

Les sc iences e x a c t e s et phi lo log iques , v o i l à les p r i n c i p a u x t i tres à l a 
g lo ire de la l i t térature a l e x a n d r i n e . C'est en cons idérant ces sc iences u n i e s 
à l 'architecture et a u x ar t s p last iques , que S a l o m o n R e i n a c h a cru devo ir 
a p p e l e r le I I P et le IIe s ièc les a v a n t J.-C. « une des p lus be l l e s é p o q u e s de 
l 'esprit h u m a i n ». W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f vo i t d a n s le IIe s ièc le l e 
s o m m e t de la cul ture he l l ène et, par conséquent , de la c iv i l i sa t ion ant ique 
tout entière, car « b ien que des p e n s é e s é t erne l l e s a ient été m é d i t é e s a u -
p a r a v a n t et que des chefs -d 'œuvre é terne l s a ient é té créés p l u s tôt, c'est 
s e u l e m e n t grâce a u d é v e l o p p e m e n t des sc iences et grâce à la d o m i n a t i o n 
qu'el les exerça ient sur le m o n d e que ces créat ions acquirent l a p u i s s a n c e 
de durer et d'agir é t erne l l ement ». 

D a n s la part ie consacrée a u x sc iences h u m a i n e s , l 'auteur étudie a u s s i 
la rhétorique et l 'é loquence he l l én i s t iques qui o f frent u n s ty l e n o u v e a u , 
genre << baroque », la product ion h i s tor iographique et pseudo-his tor ique , 
pour la p lupart romancée . Il consacre u n chapi tre à part à l a v e r s i o n des 
Septante a ins i qu 'aux h i s tor iens juifs , et t ermine p a r u n e l ongue e x p o -
s i t ion de l ' œ u v r e de P o l y b e en s o u l i g n a n t que l e s idées de cet au teur sur 
la perfect ion du r é g i m e r o m a i n ont déjà été contenues d a n s son écrit 
de jeunesse sur P h i l o p o m è n e , et n o t a m m e n t d a n s l 'éloge de la L igue 
Achéenne qui a u r a i t répondu à cer ta ins i d é a u x stoïciens. 

Le p r a g m a t i s m e par trop v a n t é de l 'histoire de P o l y b e n'est que l e 
retour a u x pr inc ipes de Thucydide . Ce dernier sert auss i de m o d è l e à 
A g a t h a r c h i d e s qui d i f fère de P o l y b e surtout en ce qu'il a b a n d o n n e la lan-
gue c o m m u n e et qu'il e ssa ie d' imiter la l a n g u e et le s t y l e de Démos thène . 
Il dev ient de ce fa i t le précurseur de l 'at t ic isme. 

C'est la poésie qui passe pour la part ie l a p lus fa ib le de la l i t térature 
a l exandr ine . Cette poésie est cu l t ivée surtout par des g r a m m a i r i e n s de 
mét ier , espèce qui correspond a u x professeurs de l i t térature de n o s jours. 
E l l e n'est p a s dest inée à tous les c i toyens l ibres c o m m e l'était a u t r e f o i s 
la poésie c lass ique qui s 'adressai t à u n v a s t e public , m a i s a u x c o l l è g u e s 
et é l è v e s des a u t e u r s et surtout à l 'él ite inte l lectue l le f o r m é e en E g y p t e 
et en Syr ie , à l a cour et d a n s l 'entourage des h a u t s fonct ionnaires . C'est 
une poésie s a v a n t e , le cho ix des g e n r e s l i t téra ires et des t h è m e s répondant 
a u ta lent des auteurs . 

Ceux-ci p r o c l a m è r e n t la g r a n d e u r des chefs -d 'œuvre de la l i t térature 
archa ïque et c lass ique , en les présentant c o m m e u n m o d è l e dont o n ne 
s a u r a i t at te indre la perfect ion. I l s ne tentaient m ê m e p a s de les i m i t e r 



ou -de r i v a l i s e r a v e c l eurs a u t e u r s et chercha ient la r e n o m m é e en culti-
v a n t les g e n r e s l i t t éra ires n o u v e a u x ou inexp lo i t é s jusqu'alors. On peut 
considérer c o m m e l e u r précurseur A n t i m a q u e de Colophone ( v i v a n t au 
c o m m e n c e m e n t du IV' siècle). Il f u t consolé de son échec l i t téraire par le 
jeune P l a t o n qui a s a u v é , pour l a postérité , s o n œ u v r e correspondant a u x 
concept ions m o r a l e s . d e l 'Académie . 

C'est le g r a m m a i r i e n P h i l é t a s de Cos qui a été leur vér i tab le maî tre . 
Il est l 'auteur d'une petite épopée m y t h o l o g i q u e qu'on oppose souvent à 
l 'épique m y t h o l o g i q u e d 'Apol lon ius de Rhodes , à l 'épique historique de Si-
m o n i d e s de Magnés i e et à d'autres. Ce n'est p a s Homère qui deva i t être 
cons idéré a l o r s e'omme modè le pour ce genre . C'est Hésiode, qui étai t imi té 
par les é c r i v a i n s ép iques et d idact iques à la fois . S i n k o rat tache à P h i l é t a s 
de Cos l'étude de la tendre é lég ie « objective » des A l e x a n d r i n s qui expri-
m a i e n t l eurs s e n t i m e n t s u n i q u e m e n t d a n s les é p i g r a m m e s . L 'ép igram-
mat i s t e A s c l é p i a d e s de S a m o s renoue à la tradit ion des anc i ens poètes 
mé l iques . Le p r e m i e r r e p r é s e n t a n t de la « b o h è m e » de la grande v i l l e 
est su iv i par le c o r y p h é e des poètes a l e x a n d r i n s , C a l l i m a q u e de Cyrène, 
par H é d y i o s Ionien,- a i n s i que par son é m u l e Pos id ippe de Macédoine. 
Léonidas , a.rrivé & A l e x a n d r i e de Tarente , introduit d a n s ses v e r s des 
t h è m e s réa l i s t e s e m p r u n t é s à la v i e des t r a v a i l l e u r s (petits ar t i sans , agr i 
culteurs , bergers , chasseurs ) qui,- d a n s l eurs é p i g r a m m e s , o f frent a u x divi-
nités , en ex ivoto , l eurs , outi ls . 

Le s ty l e « corjceptualiste » de Léon idas est poussé à l ' extrême chez l ' im-
prov i sa teur d u II' s iècle , Ant ipater dè Sidon. M. S i n k o e x a m i n e en détai l 
tous les é p i g r a m m e s de ces poètes et surtout ceux de Cal l imaque . A l 'œuvre 
de ce dern ier , qui sj'est tant accrue grâce a u x découvertes des p a p y r u s , 
est consacré le chap i t re X V I I qui se t ermine par une s i lhouette d'Eratos-
thène. D a n s les . deux chap i t re s s u i v a n t s sont e x a m i n é e s en détai l l es œu-
v r e s de Théoçrite; e t d'Hérondas, et, en rapport' a v e c ce dernier , l 'auteur 
passe en reyue. l es f r a g m e n t s de la poésie « des cabarets » que l'on connaît 
grâce a u x p a p y r u s édités et c o m m e n t é s par Jerzy Manteuf fe l , professeur 
à l 'Univers i t é de. V a r s o v i e , d a n s son l ivre : De opusculis greacis Aegypti 
e papyri-s, ostracis la.pidibusque colleclis (Varsov ie , 1930). 

L'avant-dernier c h a p i t r e de la p r e m i è r e part ie a pour objet les œ u v r e s 
d r a m a t i q u e s a l e x a n d r i n e s ; i l est basé p r i n c i p a l e m e n t sur l'étude de 
W . S t e f f e n ; Qu'sestionum tragicarum capita tria (Poznafi , 1939). Enf in , 
dans ce dernier chapi tre sont é tudiées les œ u v r e s d'un des m e m b r e s de 
la P lé iade , Lycop.hronê,, a ins i que ce l les de s o n i m i t a t e u r Euphor ion . 

M. S i n k o considère Lycophronej de la cour de P h i l a d e l p h e , c o m m e au-
teur i'Alexandra, et c'est pourquoi il a n a l y s e les deux prophét ies A'Alexan-
dra sur les R o m a i n s , dont la p r e m i è r e (vers 1226-1234) prédit le règne des 
descendants d'Enée sur terre et sur m e r , et se rapporte , d 'après lui , a u x 
front i ères r o m a i n e s a p r è s la guerre a v e c les S a m n i t e s . Ce n'est que la 
d e u x i è m e part ie , p l u s courte (à part ir du ver s 1283) qui a v r a i m e n t le 
carabtère d'une prophét ie ; e l le se t ermine par u n e réconci l ia t ion f ic t ive 
(car el le doit, ayojr l i eu d a n s l 'avenir) des descendants d'Enée a v e c les 
m a î t r e s de l 'Egypte . S i n k o a déve loppé cette thèse en détai l d a n s son 
étude : De « Alexandra » Lycophronis tragici, publ iée d a n s Eos (1949). 

La d e u x i è m e part ie du v o l u m e c o m m e n c e par le long chapi tre sur le 
« n o u v e a u » Posixlonips, présenté à la l u m i è r e des t r a v a u x de Randberg , 
Re inhardt et H e i n e m a n n , c o m m e créateur d'un s y s t è m e ( m o n i s m e d y n a -



mique) basé sur les acquis i t ions de la p h y s i q u e , de l 'as tronomie , de la 
météoro log ie , de la géograph ie , de l 'astrologie , des m a t h é m a t i q u e s , de la 
biologie et de la médec ine d'époque he l lén is t ique . P a r sa m é t h o d e s y n t h é -
tique (et n o n éclectique), il a c h è v e la ph i lo soph ie he l lénis t ique , tout com-
m e Aristote clôt la ph i losophie c lass ique. Il i n a u g u r e en m ê m e tenips 
une époque n o u v e l l e à la f i n de laque l l e a p p a r a î t ' le n é o p l a t o n i s m e de 
Plot in . Mais Pos idonios , m a l g r é l 'opinion c o m m u n é m e n t a d m i s e jusqu'à 
ces derniers temps , n'est p a s in f luencé par la pensée or ienta le qui com-
m e n c e à donner une teinte m y s t i q u e à la ph i losophie grecque s e u l e m e n t 
a u x p r e m i e r s t e m p s de l'ère chrét ienne. L'appréc iat ion de Pos idonios , com-
m e his tor ien p le in de part i -pris et de mal i ce , est aus s i tout à fa i t or ig ina le . 

Les trois d isc ip les de Pos idonius ont m o i n s d ' importance que les s toïc iens 
de l 'entourage de Caton le Jeune, ou les s to ïc iens éc lect iques dont Cicéron 
et Octave furent les disciples . Mai s Cicéron a t tacha i t beaucoup p lus d'im-
portance a u x A c a d é m i c i e n s (Ph i lon de Lar i s se et A n t i ô c h u s d'Ascalon, 
é tudiés par A. K r o k i e w i c z dans Kwàrtalnik filozofiezny 1931 et d a n s Eos 
1930-31, a ins i que par M. P lez ia d a n s Eos, 1946). 

Le chapi tre sur les écoles p h i l o s o p h i q u e s du Ier s iècle se t ermine par 
des cons idérat ions sur le r e n o u v e a u du scept ic i sme qu'on doit à E n e s y -
dème, sur les pér ipatét ic iens du 1er s iècle , et surtout sur Andronicus de 
R h o d e s (ressuscité par M. P lez ia d a n s l'étude int i tulée : De Andronici 
Rhodii sludiis Aristotelicis, Archivum filologiczne N° 20, Cracovie 1946), 
sur les pseudo-ép igraphes ph i losophiques de la m ê m e époque, sur les écri-
v a i n s épicur iens (pr inc ipa lement sur P h i l o d è m e de Gadare et sur ses épi-
g r a m m e s ) . ; 

M. S i n k o présente l e s débuts de la r e n a i s s a n c e de l 'at t iè i sme en m o n -
trant c o m m e n t il a été préparé par des p h i l o s o p h e s et rhé teurs c o m m e 
A p o l l o n i u s de P e r g a m o n , Cécil ius de K a l e Akte , Gorgias le Jeune, Théo 
dore de Gadare (à ce dernier Jerzy K o w a l s k i a v a i t consacré une étude 
d a n s ses Sludia rhétorica I et II, Eos X X X I , 1928),' a ins i que par des 
g r a m m a i r i e n s . L'auteur traite ici des rhéteurs et des oratéurs1 he l l én i s t i -
ques du l ' r s iècle, connus p r i n c i p a l e m e n t d 'après Cicéron, c o m m e D e n y s 
d 'Hal icarnasse . P a r m i les h i s tor iens de ce s ièc le (chap. IV) , Diodore de 
Sici le , N i c o l a s de D a m a s et Juba de Maur i tan ie occupent la p lus g r a n d e 
place . De l 'histoire « v r a i e », l 'auteur pas se à l 'histoire « i m a g i n a i r e », 
titre sous lequel il r a n g e toutes les œ u v r e s que nous a p p e l o n s « r o m a n s ». 
Il les e x a m i n e d a n s le chapi tre V I I int i tu lé : « Les p l u s a n c i e n s r o m a n s 
grecs et leur or ig ine ». I l s se ra t tachent d'un côté à l 'h i s tor iographie grec-
que (la Cyropédie de X e n o p h o n y compris ) et, de l 'autre, a u x compos i t ions 
sco la ires d a n s l e sque l l e s les é l è v e s déve loppa ien t les sujets de la n o u v e l l e 
comédie . 

Sur ces re la t ions entre le r o m a n et l a comédie , C h a s s a n g a v a i t at t iré 
l 'attention d a n s son Histoire du roman et de ses rapports avec l'histoire 
dans l'antiquité grecque et latine (Par i s 1859 et 1862), m a i s sa thèse n'a 
p a s eu d'écho, et c'est M. S i n k o qui apporte de n o u v e a u x a r g u m e n t s en 
sa f a v e u r . 

Du r o m a n l 'auteur passe à la poésie représentée a u 1" s iècle pr inc ipa-
l e m e n t par un sémi te : Meléagre de Gadare, éditeur de l 'antho log ie d'épi-
g r a m m e s . En l 'étudiant, M. S i n k o donne auss i l 'histoire des recue i l s ulté-
rieurs. Devant les é p i g r a m m a t i s t e s s 'ef facent presque ent i èrement les au-



teurs épiques , d idact iques , l yr iques et d r a m a t i q u e s a ins i que les m i m o -
g r a p h e s du Ier s iècle. 

D'une p lus g r a n d e i m p o r t a n c e pour la postérité sont Les vers d'or de 
pseudo-Pythagore et surtout les Oracula Sibyllina, a n a l y s é s par l 'auteur 
a u dernier chapi tre . 

A la f in , i l donne u n e v u e d 'ensemble sur les trois s ièc les de la litté-
rature he l l én i s t ique e t synthé t i se toutes les é tudes et toutes les a n a l y s e s 
contenues d a n s ce v o l u m e . 

Le tab leau c o m p l e t de toute la l i t térature he l l én i s t ique n'a été donné 
jusqu'à présent que p a r F r a n z S u s e m i h l d a n s sa Geschichte der griechischen 
Litteratur in der Alexandrinerzeit (Leipzig 1891-1892), et par Christ S c h m i d 
d a n s u n t r a v a i l m o i n s v a s t e : Geschichte der griechischen Litteratur : Die 
nachklassische Periode der griechischen Litteratur von 30 vor J.-Christ. 
bis 100 nach Christ (München 1920). 

Ces deux o u v r a g e s sont aujourd'hui c o m p l è t e m e n t surannés . Die grie-
chische Litteratur des Altertums (Hellenistische Pariode, p a g e s 134-218) 
de W i l a m o w i t z , contenue d a n s la publ icat ion de Hinneberg : Kultur der 
Gegenwart (I, 8, Leipzig 1913), est une esquisse dépassée par les décou-
ver tes de papyrus . 

Le l i vre d 'Auguste Conat : La poésie alexandrine sous les trois premiers 
Ptolomées (Paris , 1882) t émoigne d'une p lus g r a n d e v i ta l i té , puisqu'on en 
a publ ié en 1931 u n e traduct ion a n g l a i s e . 

M a l g r é l 'existence d'un opuscule f r a n ç a i s de Th. A. L e g r a n d : La poésie 
alexandrine (Par is , P a y o t , 1924), on a traduit en a n g l a i s une étude à pe ine 
p lus étendue d'Alfred Koerte sur le m ê m e sujet : Die hellenistische Dich-
tung (Leipzig 1925, K r ö n e r s V e r l a g ) , s a n s at tendre l 'œuvre de F.A. W r i g h t : 
A history of late Greck Literature (London 1932). 

L 'ouvrage de Tadeusz S inko , édité d a n s les a n n é e s 1947 et 1948, est non 
s e u l e m e n t la p lus récente et la p lus vas te étude de toute la l i t térature 
he l l én i s t ique (prose e t poésie) , e l le a p p o r t e auss i l a concept ion la p l u s 
sc ient i f ique et la p l u s or ig ina le de cette époque, c o m m e l'ont reconnu d a n s 
l eurs a n a l y s e s , de la première part ie de cet ouvrage , des cr i t iques tchè-
ques et i t a l i ens ( D o x a II , Juin 1948), a ins i que le professeur Henri Gré-
go ire d a n s s o n rappor t à l 'Académie R o y a l e de Belgique. 

U N E N O U V E L L E E D I T I O N DE P I N D A R E 

(Pindari Carmina cum fragmentis, edidit Alexander 
Turyn, Cracoviae 19i8, sumptibus Academix Polonx 
Litterarum et Scientiarum, XIII + 402 p. lex. 8°.). 

L a n o u v e l l e édi t ion crit ique de P i n d a r e que n o u s d e v o n s à A l e x a n d r e 
T u r y n (1), a été précédée par toute u n e série de t r a v a u x de ce s a v a n t 

(1) A l e x a n d r e T u r y n , né en 1900 était , depui s 1929, m a î t r e de conférences , 
et, depuis 1935, professeur de phi lo log ie c lass ique à l 'Univers i té de V a r -
sov ie . A u début de la guerre , il se t rouva d'abord à R o m e pu i s à Athènes , 
et. en 1941 i l se rendit a u x Etats -Unis où, a p r è s a v o i r ense igné à l 'Univers i té 
de Mich igan et à N e w School de N e w - Y o r k , il dev int professeur de ph i lo log i e 
c las s ique à l 'Un ivers i ty of I l l inois , à U r b a n a . 



sur l a métr ique et la prosodie des poètes l y r i q u e s grecs , p a r u s depuis 1921, 
et d a n s l e sque l s il a rect i f ié et complé té p lus d'une a f f i r m a t i o n des' p l u s 
g r a n d s spéc ia l i s tes a l l e m a n d s de cette époquê en cette mat ière- là , te ls 
que W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f , P. M a a s et O. Schroeder . De plus , en dehors 
des études où il r év i sa i t l es f o n d e m e n t s de cette disc ipl ine, ou plutôt de 
cette doctrine si d i f f ic i le à sa is ir , il a publ ié le p r o g r a m m e des recherches 
u l tér ieures dont p lus i eurs ont été m e n é e s à bonne f in. Le m é m o i r e De 
codicibus Pindaricis de 1932 et deux c o m p l é m e n t s de ce m é m o i r e de 1934 
et de 1936 a n n o n ç a i e n t la préparat ion d'une n o u v e l l e édit ion de P indare , 
et l ' a m p l e recens ión de l 'édition de C.M. B o w r a ( G n o m o n 12, 1936, p. 360-
367) m o n t r a i t que la recens ión du texte ef fectuée par M. T u r y n étai t prête 
pour l ' impress ion. E n effet , on c o m m e n ç a i t bientôt à la composer à l ' im-
pr imer ie de l 'Univers i té de Cracovie , et jusqu'au début de la guerre 19 
feui l le ts , c'est-à-dire tous les Epinicia et les f r a g m e n t s , furent composés . 
En quittant la Po logne , A l e x a n d r e T u r y n e m p o r t a les f eu i l l e t s tirés, et 
quand il se f i x a à N e w - Y o r k il entra en re la t ion a v e c P o l i s h Inst i tut of 
Art s and Sciences , qui, a u m o m e n t où l 'act ivi té de l 'Académie Po lona i se 
étai t suspendue , s 'efforçait d'exercer, a u m o i n s d a n s de m o d e s t e s l imi tes , 
les fonct ions de cette dernière. Il se décida de publ ier les Epinicia sous 
forme d ' impress ion a n a s t a t i q u e a u x f r a i s de cet Institut. L a supérior i té 
que présentai t cette n o u v e l l e édit ion crit ique sur toutes les édi t ions précé-
dentes a été reconnue dans les ar t ic les assez é tendus de Robinson (Traditio, 
N e w - Y o r k 1944, II 513 519) et de N o r w o o d (Classicat Philology, Chicago, 
1946, 172-174) et d a n s des notes p lus brèves de Lat t imore ( A m e r i c a n Journal 
o¡ Archeology, 1944, 398), de S e v e r y n s ( L ' A n t i q u i t é Classique, 1945, 179) 
et de M a a s (Class ica l Revieie, Oxford, 1946, 24). 

Cependant , a p r è s la retrai te des A l l e m a n d s , l 'Académie Po lona i se des 
Sc iences et des Lettres ne tarda pas , grâce à l 'appui du g o u v e r n e m e n t , à 
reprendre son act ivité . E l l e s 'adressa a l o r s à A l e x a n d r e T u r y n , en lui 
d e m a n d a n t d 'achever l 'édition de P i n d a r e qui étai t déjà si avancée . Ains i , 
p a r m i les publ icat ions p r é v u e s pour le 75* a n n i v e r s a i r e de la fondat ion 
de l 'Académie , deva i t f igurer Pindari Carmina cum fragmentis, édités par 
A. Turyn , m e m b r e de l 'Académie . 

E n quoi cette édit ion diffère-t-e l le des édi t ions précédentes et en quoi 
consiste sa supériori té sur les autres ? P a r m i les édi teurs précédents , c'est 
T y c h o M o m m s e n qui fourni t l 'apparat crit ique le p lus riche, établ i d 'après 
154 manuscr i t s , d a n s son édit ion des Carmina de 1866. Mais, é tant donné 
que 13 m a n u s c r i t s a p p a r t i e n n e n t a u x códices Thomani (c'est-à-dire a v e c 
les schol ies byzant ines de T h o m a s Magister) et que 100 m a n u s c r i t s sont 
ceux des codex p lus récents et interpolés , il reste 41 códices vetusti dont 
12 s e u l e m e n t sont cons idérés par l 'auteur c o m m e représentant les quatre 
pr inc ipa le s c la s se s de la tradit ion manuscr i t e . Les éditeurs, c o m m e W . 
Christ (1869-1896) et O. Schroeder (1900-1908), a v a i e n t renoncé a u x témoi -
g n a g e s des ph i lo logues b y z a n t i n s en ne v o y a n t en eux que des p h i l o l o g u e s 
qui corrigent les textes à leur point de vue . P a r e x e m p l e , Schroeder , d a n s 
son édit ion de 1908, a v a i t tenu c o m p t e u n i q u e m e n t des 6 m a n u s c r i t s « re-
c e n s i o n s A m b r o s i a n œ » et des 8 m a n u s c r i t s « recens ionis Vaticanee », en 
m e n t i o n n a n t s o m m a i r e m e n t códices T h o m a n i , Moschopule i , Tr ic l in iam, 
S a n d y s , Puech , B o w r a et d'autres se sont arrêtés , en généra l , à l 'apparat 
de Schroeder. A l e x a n d r e Turyn , a u contraire , a c o m p a r é à n o u v e a u d a n s 
des bibl iothèques, o u d'après les photographies , l e s 13 m o n u s c r i t s qu'il 



prenai t en cons idérat ion ; il a été le premier à étudier le cod. Vat . gr. 902, 
le cod. A t h o u s 161 (nr. 4281) d a n s le ca ta logue de P. L a m b r o s et le cod. 
Vat . gr. 41 ; i l a construi t le s c h é m a g é n é a l o g i q u e de la « recens ion A m -
bros iane » et de la « recens ion Vat i cane » qui dér ivent d'un a r c h é t y p e 
c o m m u n (perdu), et c'est sur cette base qu'il a const i tué l 'apparat crit ique, 
en indiquant à chaque p a g e les s i g n e s des m a n u s c r i t s ut i l i sés , qui sont les 
p l u s n o m b r e u x pour les « O l y m p i q u e s », m o i n s n o m b r e u x pour les « P y -
th iques », encore m o i n s n o m b r e u x pour les « N é m é e n n e s », et s eu l ement 
a u n o m b r e de deux pour les « I s t h m i q u e s ». A la tradit ion i m m é d i a t e ap-
part iennent auss i que lques papyrus . 

La tradit ion m é d i a t e est présentée par l 'auteur au-dessus de l 'apparat 
crit ique d a n s les a n n o t a t i o n s contenant , outre les c i tat ions d'auteurs grecs, 
r o m a i n s et b y z a n t i n s des s ièc les postérieurs , les sources (p. ex. Homère 
et l es poètes lyr iques) . Il est v r a i que W i l a m o w i t z a présenté la dest inée 
p o s t h u m e de P i n d a r e d a n s l 'antiquité et à Byzance d a n s Textgeschichte 
der griech. Lyriker (1900) et d a n s Pindaros (p. 4«i ) , m a i s T u r y n a r a s s e m -
blé s a n s doute d i x fo i s p lus de textes « pro v i r ibus undique e l i t teris 
Grsecis, R o m a n i s , B y z a n t i n i s ». C'est sur cette base s eu lement qu'on pourra 
écrire u n l ivre sur la dest inée de l 'œuvre de P indare . Des p a r a l l è l e s avec 
Horace S ignalées o c c a s i o n n e l l e m e n t permettent auss i de déf in ir p lus exac-
tement l e s rapports du poète la t in avec le poète grec que ce la n'a été fa i t 
par W i l a m o w i t z . 

En tête de ces a n n o t a t i o n s se trouvent les scho l i e s re la t ives a u x titres 
des d i f férents poèmes . Quelquefo is e l l e s indiquent b ien la date de l 'œuvre . 
Si ce n'est p a s le cas , l 'auteur le déf in i t en ut i l i sant d'autres cri tères internes 
et externes , en désaccord souvent a v e c des s a v a n t s qui ont consacré à 
la chronolog ie de P i n d a r e de l o n g s m é m o i r e s , vo ire m ê m e des l ivres . La 
quest ion est rég lée par T u r y n a v e c précis ion en peu de l i gnes qui sont 
c o m m e d i s s i m u l é e s au-dessous du titre. 

L 'apparat crit ique établ i d 'après les leçons des m a n u s c r i t s et de la tra-
dition média te cont ient auss i des correct ions des B y z a n t i n s (parmi lesquels 
sont indiquées n o m m é m e n t : Tric l in ios , T h o m a s et Moschopoulos) et des 
édi teurs p lus récents , p a r m i lesquels Schroeder est n o m m é le p lus souvent , 
m a i s p r i n c i p a l e m e n t pour l 'orthographe , en f in , assez f r é q u e m m e n t , W i l a -
m o w i t z et M a a s ; quant a u x édi teurs p lus anc iens , on y trouve les n o m s 
d 'Erasme, de S c h m i d , de Heyne, de Bergk et surtout d'Auguste Bôckh. 
L'auteur introduit ses propres correct ions de texte des Epinicia 20 fois , et 
p lus i eurs fo is d a n s des f r a g m e n t s ; souvent , il ne fa i t que rétabl ir la f o r m e 
dorienne tenant c o m p t e des ex igences du mètre . 

Quiconque c h e r c h a n t à p a r a p h r a s e r les œ u v r e s de P indare d a n s une 
l angue moderne , prend pour base les v e r s brefs d a n s l'édition de Schroeder 
et de ses sectateurs , produit des p o è m e s a y a n t une cadence, u n r y t h m e et 
u n color is autres qu'aurai t r é a l i s é celui qui se serai t fondé sur les longue.s 
périodes métr iques de Bockh et de T u r y n . E n ef fe t , T u r y n a démontré avec 

: une r igueur presque m a t h é m a t i q u e la nécess i té d'admettre ces périodes 
longues chez P indare . C'est ici qu'on doit se souven ir de la conquête de 
L. Havet dans le d o m a i n e de la métr ique de P l a u t e et de Terence : a ins i 
qu'il l'a montré , ce n'est p a s le pied ni le m è t r e qui ont précédé le vers , 
m a i s c'est le v e r s tout entier, versus , qui a précédé le pied, si b ien que la 
métr ique devra i t s ' a p p u y e r non sur les pieds et sur les m è t r e s m a i s sur 
des p h r a s e s entières . 



En at tendant , T u r y n a publ ié a u x Etats -Unis un t r a v a i l sur les m a n u s -
crits d 'Eschyle (dans Polish Institute Sériés II) et de Sophoc le ( T r a d i t i o II). 
Auss i aura-t- i l l 'occasion de dé terminer p r o c h a i n e m e n t les s c h é m a s de 
leur Cantica d a n s des publ icat ions dont il f au t souha i ter qu'el les puissent 
vo ir le jour en Pologne . Le P i n d a r e de T u r y n fa i t h o n n e u r à la ph i lo log ie 
polonaise . 

Tadeusz S I N K O . 

U N E E D I T I O N D'HERMOGENE 

(Hermogenes de statibus, edidit Georgius Kowalski. 
Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, 

Séria A, N° 1, LXXXII + 70 p.). 

La présente édit ion du de statibus d 'Hermogène i n a u g u r e on ne peut 
m i e u x les Travaux de la Société des Sc iences de W r o c l a w . Dédiée à la 
m é m o i r e des s a v a n t s po lona i s tués par la Gestapo (XXIV professorum 
et docentium... csesorum piis manibus sacrum), e l le est a ins i une c o n d a m -
n a t i o n de la guerre et des a g r e s s e u r s a l l e m a n d s , et, c o m m e el le a paru 
à W r o c l a w , unde Germani post sœcula cesserunt, e l le est une preuve écla-
tante de l a v i ta l i t é de la science po lonaise d a n s cette v i l l e . 

Georges K o w a l s k i étai t u n connai s seur é m i n e n t de la rhétorique judi-
c ia ire grecque, à laque l l e il a v a i t consacré beaucoup de t r a v a u x , cher-
c h a n t en part icul ier à en éc la irc ir les origines . Mais, pour donner à la 
ph i lo log ie po lonaise u n e note propre, d a n s le c h a m p de l 'activité m o n d i a l e , 
i l c o m m e n ç a , en 1937, des t r a v a u x col lect i f s sur H e r m o g è n e et sur ses 
schol ias tes . Il rapporta de la Bibl iothèque N a t i o n a l e de Par i s , où il a v a i t 
col lect ionné pendant u n e demi-année , des codex d 'Hermogène et recherché 
des scho l i e s non éditées. Moi -même, j 'ava i s co l la t ionné pour lui à la 
Bibl iothèque Vat i cane le texte des status sur une douzaine de manuscr i t s , 
et je lui a v a i s e n v o y é d'un v o y a g e en I ta l ie m é r i d i o n a l e et en Sic i le des 
p h o t o g r a p h i e s et des copies des codex se t rouvant à N a p l e s , à P a l e r m e et 
à Messine. En s ' a p p u y a n t sur des m a t é r i a u x m a n u s c r i t s si vas tes , K o w a l s k i 
f o r m a toute une école h e r m o g é n i e n n e . Le trava i l é!ait distr ibué entre p lu-
s i eurs personnes . D'abord, en 1939, furent publ iées les scho l i e s a n o n y m e s 
du Codex V a t i c a n e Gr. 107 (Comm.entarium Codicis Vaticani Gr. 107 in 
Hermogenis... Opéra, Leopoli 1939, Acta S e m i n a r i i Phi lo log ic i ) . D a n s l'in-
troduôtion à. cette édit ion, K o w a l s k i dépasse de lo in les op in ions du dernier 
éditeur Rabe, concernant l a tradit ion m a n u s c r i t e d 'Hermogène , et établ i t , 
déjà dans ce trava i l , les a î f i n i t é s d'une g r a n d e quanti té de codex a v e c 
les trois groupes f o n d a m e n t a u x : P h y , V, P. Les conc lus ions d é g a g é e s 
d'une foule d 'observat ions m i n u t i e u s e s deva ient servir ensui te de base 
pour l 'édition des status. D'autres t r a v a u x préparato i re s pour une édi t ion 
des rhéteurs grecs furent publ iés d a n s Eos en 1939, 1940, 1946 et 1947. P l u s 
de 80.000 f i ches d'un index comple t d 'Hermogène éta ient déjà l'objet d'une 
rédact ion a lphabét ique , lorsque la guerre m o n d i a l e in terrompi t cette g r a n d e 
entreprise . 

A p r è s c inq années , K o w a l s k i reprit ses t r a v a u x à W r o c l a w et parv in t 
à éditer a v a n t sa mort le texte du de statibus d 'Hermogène. D a n s cette édi-



tion, il réunit , en e f fe t , l e s résu l ta t s de ses l o n g u e s et labor ieuses recherches 
en fourn i s sant u n texte m u n i d'un a p p a r a t crit ique s i n g u l i è r e m e n t uti le 
pour l 'histoire des c o m m e n t a t e u r s d 'Hermogène . Le texte est précédé d'une 
introduction de 80 pages , d iv isée en deux part ies . D a n s la première , inti-
tulée De interpretum textu Hermogeneo, l 'auteur traite de la tradit ion 
méd ia te du texte , conservée chez les s cho l ia s te s et l es c o m m e n t a t e u r s du 
II" siècle . D a n s l 'autre , De codicum familiis, il s o u m e t à une a n a l y s e 
pénétrante des d iza ines de codex h a r m o g é n i e n s et dé termine les l i ens 
c o m p l e x e s de leur dépendance mutue l l e . B ien qu'il ne donne p a s de s t e m m a 
s c h é m a t i q u e f i g u r a n t la dépendance des manuscr i t s , l es f i l i a t i ons y sont 
é tabl ies par des déduct ions c la ires et précises, et, c o m m e la représentat ion 
g r a p h i q u e m a n q u e , on est tenu de su ivre sa pensée à t r a v e r s le l a b y r i n t h e 
des s i g l e s de codex. 

J. K o w a l s k i part de cette h y p o t h è s e très juste que l 'histoire des études 
fa i tes sur H e r m o g è n e d a n s l 'antiquité doit être prise c o m m e point de dé-
part pour r é t a b l i s s e m e n t du texte, parce qu'il y a v a i t une v a s t e base de 
tradit ion entre l ' e x e m p l a i r e d'auteur et n o s p lus a n c i e n s manuscr i t s . Cette 
tradit ion s ' expr imai t par une product ion m a s s i v e de copies. C'est pourquoi , 
ce n'est p a s l 'âge du m a n u s c r i t qui a de l ' importance pour K o w a l s k i , m a i s 
l 'âge de la recens ion du texte. . Mai s peut-être, le pr inc ipa l mér i te du der-
nier éditeur d 'Hermogène est d'avoir eu recours, pour l ' é tabl i s sement du 
texte, à la tradit ion m é d i a t e conservée chez les s cho l ia s te s et l es c o m m e n -
tateurs , et de l 'avoir fa i t d'une m a n i è r e tout à fa i t or ig ina le , enf in , d'avoir 
introduit par l à u n e success ion dé terminée des t e m p s et des l i eux d a n s 
l 'histoire des recherches sur Hermogène . L'éditeur a a ins i dépassé de lo in 
les recherches de Rabe , de Glöckner, de Keil et de Sch i l l ing , et a créé sa 
propre construct ion fondée sur une étude personne l l e des manuscr i t s . 

A y a n t s o u m i s à u n e rév i s ion consciencieuse la juste d iv i s ion de Rabe, 
éditeur précédent d 'Hermogène , i l m e t en l u m i è r e l 'histoire de la f o r m a t i o n 
des trois f a m i l l e s de Codex H e r m o g é n i e n s : P h y , P (Pa, Pc), V (Vc, Ba, Ac) , 
qu'il ra t tache a u x centres part icu l iers d'études sur Hermogène . Le texte 
des p lus anc i ens codex P h (X* siècle) et P y ( X P siècle) K o w a l s k i l 'expl ique 
en a d m e t t a n t l 'existence de d e u x centres d'études, à Tarse , v i l l e n a t a l e 
d 'Hermogène , et d a n s la vo i s ine Ant ioche . La tradit ion de P h y subira la 
contaminat ion , lorsque l e s études h e r m o g é n i e n n e s pas seront à A l e x a n d r i e 
où l'on devra i t chercher auss i l 'origine de la f a m i l l e V que K o w a l s k i 
appe l l e tout s i m p l e m e n t recensio Alexandrina. D a n s cette f a m i l l e Ba et 
Vc représentent la v u l g a t e rhétorique et Ac la recens ion g r a m m a t i c a l e . 
Là f a m i l l e P (Pa, Pc), sur laque l l e Rabe a v a i t basé son édit ion, est déf in ie 
par K o w a l s k i c o m m e byzant ine , parce qu'il s'est a v é r é qu'elle est la v u l -
gate la p lus récente, « recenlissima », qui concorde le p l u s souvent a v e c 
P l a n u d e s et les m a n u s c r i t s p lus récents. Mai s e l le renoue à la v é n é r a b l e 
tradit ion de P y qui dér ive des p l u s a n c i e n s centres d'études h e r m o g é n i e n -
nes. En introduisant d a n s la d i scuss ion les codex p lus récents . K o w a l s k i 
a pu a f f i r m e r qu'ils conservent l e s l a m b e a u x de la tradit ion qui n'est p a s 
conservée d a n s d'autres m a n u s c r i t s p lus anc iens . E n d é t e r m i n a n t trois 
centres d'études, il introduit beaucoup de c larté d a n s la tradi t ion m a n u s -
crite d 'Hermogène , et exp l ique l 'histoire de son texte d a n s laque l l e se sont 
produites des c o n t a m i n a t i o n s n o n m é c a n i q u e s des trois f a m i l l e s . P a r une 
méthode stat is t ique K o w a l s k i complè te ses recherches de 1939 en cherchant 
à déterminer le degré d'af f in i té des d i f f érent s codex a v e c ces trois g r o u p e s 



f o n d a m e n t a u x , et découvre des inexact i tudes et des l acunes d a n s la d iv i s ion 
de Rahe et des autres érudits qui ont étudié le texte d'IIermogène. C'est 
qu'il démontre la dual i té de la p lus anc i enne tradi t ion P h y (et l'on ne doit 
p a s oublier que P v , Ant ioche ?, s'est f o r m é de Ph, Tarse ?) qui pas se a u 
m i l i e u de la f a m i l l e V (Ve, Ba, Ac) et de la f a m i l l e P (Pa, Pc). Déjà 
S y r i a n u s (IV* siècle) et Sopater (IV* siècle) conna i s sent u n e tradit ion dou-
ble qui correspond à la tradit ion actue l le des codex P h y . A lors que S y -
r ianus , Sopater , M a r k e l l i n o s et Georgios se trouvent p lus près de la tra-
dit ion P y , N i l o s et l es c o m m e n t a t e u r s p lus récents : A n o n y m u s ( V I P siècle) , 
A n o n y m u s (Doxapatres) du codex Vat . Gr. 2228 et le scho l ias te du VI* 
s ièc le se servent plutôt du texte qui dér ive de la f a m i l l e Ph . S y r i a n u s R. 
et Sopater V W inc l inent v e r s Ph . Les f a m i l l e s V et P s u i v a n t la p a r t 
de P h y qui s'y trouve, se sc indent en d e u x groupes : Ph , Vc , Pc et P y , 
Ac, Pa , dont le premier const i tue recensio rhetorica vetustior où il y a la 
préoccupat ion de la rhétorique, tand i s que l 'autre est une recensio gram-
matica. 

U n i m m e n s e a p p a r a t crit ique d a n s lequel est contenue presque toute la 
tradit ion méd ia te et i m m é d i a t e , s'il m a r q u e , d'un côté, toute u n e époque 
d'études h e r m o g é n i e n n e s , apporte , d'un autre côté, u n préc ieux ins t rument 
de t r a v a i l a u x f u t u r s édi teurs des scho l ias te s de ce rhéteur. K o w a l s k i y 
fourni t , en effet , l es l eçons des c o m m e n t a t e u r s depuis S y r i a n u s jusqu'à 
P l a n u d e s (ce dernier é tant compris ) qui, dans bien des cas, sont publ iées 
pour la première fois , et ce la d'après ses propres m a t é r i a u x m a n u s c r i t s 
contenant des scho l i e s et de n o m b r e u x c o m m e n t a i r e s inconnus et non édi-
tés. En outre, les l eçons de l 'apparat crit ique contr ibueront à éc la irc ir le 
texte de Démosthène , dont les c o m m e n t a t e u r s se sont servis . E n s o m m e , 
cette dernière édit ion des status, que l 'on doit a u labeur ex traord ina ire 
de J. K o w lski , n'est p a s s e u l e m e n t une œ u v r e de haute v a l e u r , e l l e repré-
sente auss i u n apport durable de la ph i lo log ie po lona i se a u x études c las -
s iques. 

B r o n i s ï a w B I L I N S K I . • 

LE DROIT R O M A I N E N EGYPTE 

(R. T a u b e n s c h l a g — The taw of Greco-Roman Egypt in 
the light of the papyri 332 B.C. - 640 A.D. ; tome I, 428 p. 

N e w - Y o r k , 1946 ; tome II, V a r s o v i e 1949, 124 p.). 

Cet o u v r a g e est le résul tat des recherches p o u r s u i v i e s par l 'auteur pen-
dant quarante ans . D a n s le premier chapi tre on trouve des cons idérat ions 
sur les rapports entre le droit é g y p t i e n et le droit grec a ins i que le droit 
r o m a i n ; et sur la m a n i è r e dont i l s se sont i n f l u e n c é s m u t u e l l e m e n t depuis 
l 'époque d'Alexandre- le -Grand jusqu'à la conquête de l 'Egypte par les 
Arabes . D a n s l e s chap i tres su ivant s , l 'auteur expose le droit pr ivé é g y p t i e n 
à toutes ces époques , pu i s le droit péna l , la procédure exécut ive d a n s les 
quest ions de droit pr ivé et le procès péna l . 

L 'ouvrage de R. T a u b e n s c h l a g a été h a u t e m e n t appréc ié dans toutes les 
r e v u e s spéc ia les . Le p a p y r o l o g u e a m é r i c a i n bien connu, Jo lowicz , dit d a n s 
The Journal of Roman Studies (vol. X X X V I , 1946 p. 202) : « Ce l ivre e m -



brasse un domaine si vaste, il est écrit avec une telle autorité et avec une 
connaissance si approfondie des documents, qu'il marque une époque dans 
la papyrologie juridique ». D'après E.F. Bruck ( H a r w a r d Law Review, nov. 
1944) « un matériel immense a été présenté d'une façon claire et précise ; 
le livre témoigne d'une connaissance parfaite des papyri innombrables, 
tellement disséminés dans différentes publications ; l'élaboration de ce 
matériel a donné, sur bien des points, des résultats qu'on n'a pas obtenus 
jusqu'ici ». 

Le tome II de l'ouvrage de M. Taubenschlag, intitulé Political and admi-
nistrative law, et publié en 1949 par la Société Polonaise de Philologie, 
est composé de trois parties : la première, ayant pour titre « Le droit 
public », contient les chapitres suivants : La monarchie ptoléméenne et 
L'Empire romain, — Le pays et les villes autonomes, —Citoyens et 
sujets, — Les privilèges civiques et les droits des sujets, — Devoirs ; la 
deuxième partie, intitulée « Les droits administratfs », est divisée en cha-
pitres que voici : Le contréle exercé sur l'individu et ses besoins matériels 
et spirituels, — Le contrôle exercé sur les associations, — Le contrôle 
économique ; la troisième partie s'occupe de la procédure et de l'exécution 
administratives. 

HISTOIRE ECONOMIQUE DU MONDE ANTIQUE 

(Tadeusz Walek-Czernecki, Historia gospodarcza 
swiata starozytnego, Warszawa, 1948, tome I, 224 p., 

tome II, 3G0 p.). 

T. Walek-Czernecki, qui, avant 1939, a enseigné l'histoire ancienne à 
l'Université de Varsovie et a publié des travaux fort appréciés à l'étranger, 
a laissé à Varsovie, en quittant la Pologne, le manuscrit d'un vaste ou-
vrage en deux volumes, consacré à l'histoire économique du monde anti-
que. Le professeur Walek-Czernecki étant lui-même atteint d'une grave 
maladie, ses anciens élèves, qui avaient réussi à sauver ce manuscrit, ont 
fait le nécessaire pour le publier dans la collection « Bibliothèque de 
Meander », destinée au public lettré. Ainsi cet ouvrage a paru sous une 
forme simplifiée, sans notes bibliographiques et sans les nombreux pas-
sages dans lesquels l'auteur développe ses arguments en faveur de ses 
thèses et de ses opinions qui s'écartent de celles que l'on a admises jusqu'à 
présent. 

Dans le tome I est traitée la vie économique en Egypte, en Babylone et 
en Assyrie, en Phénicie, en Syrie, en Palestine, en Arabie, en Asie-Mineure, 
en Arménie et dans l'Iran. Le tome II est consacré à la Grèce (l'époque 
hellénistique y compris) et à l'Empire romain jusqu'à l'année 284 après 
Jésus-Christ. 

Ce livre, plein d'idées originales, mérite d'être traduit dans une des 
langues étrangères, mais il est à souhaiter qu'il puisse paraître alors avec 
l'apparat bibliographique et avec toute l'argumentation que l'auteur a 
fournie en le rédigeant pour étayer ses conceptions. 



LES IMPORTATIONS ROMAINES 
SUR LE TERRITOIRE SLAVE 

(Kazimierz Majewski, Importy rzymskie na ziemiach slowiaïiskicli, 
Société des Sciences de Wroclaw, 1949 
216 p. + 18 planches et 2 cartes). 

Dans cet ouvrage, K. Majewski, professeur d'archéologie classique à 
l'université de Wroclaw, synthétise ses longues recherches sur les vestiges 
de la culture matérielle romaine sur le territoire slave et, en particulier, 
sur celui de la Pologne ethnographique et des peuples slaves limitrophes.' 

Ce travail est surtout un catalogue détaillé de tous les objets d'origine 
romaine qui y ont été trouvés. L'auteur indique la localité où ils ont été 
découverts et ajoute la liste des travaux publiés à leur sujet soit en Po-
logne soit à l'étranger. Sur des planches sont reproduits les objets typiques, 
représentatifs de la culture matérielle romaine, et, d'autre part, les cartes 
permettent au lecteur de s'orienter dans les voies suivant lesquelles l'in-
dustrie romaine avait pénétré en Europe Centrale. 

Dans son introduction, le professeur Majewski ne dissimule pas les dif-
ficultés auxquelles on se heurte quand on cherche à tirer des conclusions 
générales des découvertes archéologiques fragmentaires et qui, souvent, 
étaient dues au hasard. Il tâche, cependant, de donner un tableau général 
de l'influence de Rome sur le territoire slave. Porté à appliquer la méthode 
dialectique du matérialisme historique, — il a exposé son point de vue là-
dessus dans le mémoire intitulé : Meloclologia liistorii kultury materialnej 
(Comptes Rendus de la Soc. des Se. de Wroclaw, fasc. 3, 1948, p. 113 s.), 
— il fait ressortir l'influence de la culture et de la technique romaines sur 
la vie sociale des peuples slaves et cherche à établir cette thèse qu'à l'épo-
que romaine il y avait, sur le territoire slave, un état de choses semblable 
à celui qui avait existé en Gaule avant la conquête romaine. 

NOUVELLES RECHERCHES SUR LA CHRONIQUE 
DE GALLUS ANONYMUS 

Marian Plezia, Kronika Galla na lie hisloriografii XII uiieku (La chro-
nique de Gallus et l'historiographie du XII' siècle), Mémoires de la Section 
historique et philosophique de l'Académie Polonaise des Sciences et des 
Lettres, série II, tome XLVI (LXXI de la série complète), Nr. 3, Kraków 

1947. 

La première chronique polonaise, dite de Gallus, et qu'il faut situer 
chronologiquement au début du XII' siècle (vers 1115), est accessible à 
tout lecteur étranger parce qu'elle se trouve reproduite aussi bien dans les 
Monumenta GermanUe Histórica, Scriptores IX. p. 418-478, que dans la 
Patrologie de Migne (CLX, p. 833-935). D'autre part, une excellente copie 
photostatique du plus ancien manuscrit de cette chronique, qui date du 
XIV' siècle, a été publiée par M. J. Krzyzanowski (Varsovie, 1948). Source 
historique de premier ordre, elle a été, certes, largement utilisée, mais, 



pour ce qui concerne la personne même du chroniqueur, les historiens et 
les érudits étaient loin d'être d'accord (1). 

L'obstacle auquel on se heurte tout d'abord quant on attaque la question, 
c'est qu'il n'y a aucune tradition historique touchant l'auteur de cette 
chronique importante, et sur laquelle on puisse se fonder. Il ne reste, 
après tout, qu'une seule ressource : soumettre à une analyse très serrée 
l'ouvrage même qui nous fournit quelques renseignements, très maigres 
d'ailleurs, sur son auteur. On ignore jusqu'à son nom, l'auteur de la chro-
nique ayant tenu, ainsi que l'indique la lettre dédicatoire du premier livre, 
à ne pas le dévoiler, en mentionnant, au lieu de son nom, ceux de tous 

(1) Le nombre des travaux consacrés à la Chronique de Gallus 
Anonymus est considérable. En ce qui concerne la question de savoir de 
quel pays était originaire son auteur, l'hypothèse qu'il serait venu en 
Pologne de la France méridionale était soutenue par l'abbé Pierre David, 
actuellement professeur à l'Université de Co mbre et qui a professé avant 
la dernière guerre à l'Université de Cracovie. Ce savant, membre corres-
pondant de lAcadémie Polonaise des Sciences et des Lettres, avait consacré 
son séjour en Pologne à des recherches sur les sources médiévales pour 
l'histoire de la Pologne. Il a synthétisé tous ses articles et mémoires sur ce 
sujet-là dans le livre intitulé : Les sources de l'histoire de Pologne à l'époque 
des Piasts (Paris, Les Belles Lettres, 1934). Dans ce livre il est question de 
la chronique de Gallus aux pages 35-85. D'après l'abbé David, Gallus « n'est 
ni magyar ni slave de Hongrie : sous son latin transparaît une langue 
vivante qui est une langue romane et plus précisément française ». 

M. Karol Maleczyhski, actuellement professeur à l'Université de Wroclaw, 
défend depuis 1933 la thèse que le style de Gallus s'est formé sous l'in-
fluence des écoles rhétoriques françaises, mais que sa patrie devrait être 
recherchée, non dans le Midi de la France, mais plutôt dans le Nord, et 
notamment dans le diocèse de Liège. La même thèse, avec quelques modi-
fications, a été présentée par M. J. Zathey, à la séance de la Section histo-
rique de lAcadémie Polonaise, tenue en juin 1948 (Sprawozdania PAU, 
tome 49, fasc. 6, p. 280 et suiv.). Lui aussi, il admet que c'est au diocèse de 
Liège, et notamment au monastère de St-Hubert dans les Ardennes, qu'il 
y aurait lieu de rattacher l'auteur de la Chronique, mais il fait valoir en 
même temps certains arguments en faveur de ses origines irlandaises. 

A l'occasion du 75' anniversaire de la fondation de l'Académie Polo-
naise des Sciences et des Lettres, la Société des Sciences de Varsovie lui a 
offert en hommage une admirable édition phoiostatique du plus ancien 
codex de la Chronique de Gallus Anonymus, qui date du milieu du XIVe 

siècle. Ce codex était conservé à la Bibliothèque des Zamoyski à Varsovie 
et il put être sauvé. Les Allemands ayant incendié cette bibliothèque en 
septembre 1944, son directeur, M. Ludwik Kolankowski, actuellement pro-
fesseur à l'Université de Toruñ, réussit à l'emporter dans ses mains. 

Cette édition photostatique est précédée d'une introduction (en langue 
polonaise et latine), écrite par M. Julián Krzyzanowski, secrétaire général 
de la Société des Sciences de Varsovie, qui souscrit en général aux résultats 
du travail de M. Plezia. 

D'autre part, une édition critique de la Chronique de Gallus Anonymus 
a été préparée par M. Karol Maleczynski. Elle paraîtra dans la série 
Monumenta Polonise Histórica, publiée par l'Académie Polonaise des Scien-
ces et des Lettres. 

Il existe trois traductions polonaises de cette Chronique ; la dernière a 
été faite avec un soin exemplaire par M. Roman Grodecki, professeur 
d'histoire médiévale à l'Université de Cracovie. La Chronique étant écrite 
dans un latin rythmé, certains fragments de l'œuvre ont été traduits plu-
sieurs fois en vers polonais. 

Il est aussi à not,er qu'à la Bibliothèque Polonaise de Paris se trouve, 
en manuscrit, une traduction française de la Chronique de Gallus. Elle 
a été faite au XIX* siècle. 

? 



les évèques polonais de son temps et celui du chancelier du duc Boleslas III 
(1102-1138), Michel, auxquels il devait ses informations. 

Martin Kromer, historien et humaniste polonais du XVI" siècle, qui 
possédait un des trois manuscrits de la chronique conservés jusqu'à nos 
jours, supposait, lui, que l'auteur devait être Français. Aussi l'appela-t-il 
Gallus ou Gallus anonymus suivant l'usage de son temps, et c'est sous 
cette dénomination qu'il est communément désigné. Quant aux érudits des 
temps plus récents, les uns partageaient le sentiment de Kromer : ils 
voyaient dans le chroniqueur ou un Provençal ou un Wallon du diocèse 
de Liège. Les autres admettaient qu'il pouvait être Italien. D'autres encore 
étaient d'avis qu'il s'agissait d'un Slave originaire d'une province appar-
tenant alors à la couronne de Hongrie. En somme, depuis le milieu du 
XIX* siècle, on s'accordait à penser que l'auteur de la chronique en ques-
tion, qui se caractérise lui-même comme exul apud vos et peregrinus devait 
être un étranger établi en Pologne, et aussi un clerc, parce qu'il était 
écrivain. 

Etant données ces opinions discordantes, M. Plezia a pris à tâche d'ana-
lyser la chronique de Gallus anonyme et de l'étudier au point de vue des 
affinités qu'elle pouvait présenter avec l'historiographie latine de la même 
époque, telle qu'on la cultivait dans les pays d'Occident. Il a trouvé ainsi 
quelques indices touchant son auteur. 

Après avoir exposé très brièvement les conditions générales dans les-
quelles les écrivains historiques composaient leurs ouvrages vers la fin 
du XI* et au début du XII* siècle, il fait voir ce qu'elles offraient de parti-
culier en Pologne. Puis il analyse avec minutie la chronique même au 
point de vue de sa qualité littéraire. Il en examine la composition, il étudie 
la technique de narration, la langue et le style de l'auteur. Il en résulte 
tout d'abord que ce n'est pas une chronique au sens propre du mot, c'est-
à-dire semblable à celles de Saint-Jérôme, de Bède, de Siegbert de Gem-
bloux ou d'Aubri de Trois Fontaines, mais qu'elle fait bien partie de 
l'historiographie qualifiée au Moyen Age d 'h i s tor ia ou de gesta. Elle pré-
sente des analogies avec des ouvrages tels que Gesta Wilhelmi Conquestoris 
de Guillaume de Poitiers, Gesta Normannorum Ducum de Guillaume de 
Jumièges, Gesta Roberti Wiscardi de Guillaume d'Apulie, Vit a Henri IV 
d'un auteur anonyme, Vita Ludovici VI de Suger de Saint-Denis, ou Gesta 
Frederici I d'Otton de Freising. Dans des ouvrages de ce type, on ne 
l'ignore pas, l'exactitude des dates, même de celles qui sont généralement 
bien connues, est souvent négligée, et l'on n'y fournit des récits plus amples 
que sur les événements contemporains. Quant à l'époque antérieure, on 
la présente sommairement. La préoccupation dominante de ces auteurs-là, 
c'est l'histoire des guerres, dans laquelle ils donnent ordinairement le 
beau rôle de héros principal au souverain de l'époque. 

Or, nous retrouvons toutes ces particularités dans la plus ancienne 
chronique polonaise. Dans le premier livre, on trouve une histoire de la 
famille des Piast, depuis les temps préhistoriques jusqu'à l'accession au 
trône du souverain dont le fils, Boleslas III-, régnait au moment où notre 
auteur anonyme commençait la rédaction de sa chronique. Il accorde le 
plus d'importance aux aïeux de ce prince, à Boleslas I et à Boleslas II, 
et les présente comme modèles que Boleslas III devrait imiter. Dans le 
livre II, il parle de la jeunesse de ce dernier aussi bien que des premières 
années de son règne jusqu'au jour où le demi-frère du prince, Zbigniew, 



fut expulsé du pays, ce qui permit à Boleslas III de régner seul sur toute 
la Pologne. Le sujet du troisième livre, c'est la résistance victorieuse de 
Boleslas III aux tentatives de l'empereur Henri V pour assurer à Zbigniew 
la part de domination que ce dernier avait perdue en Pologne, et pour 
réduire Boleslas au rang de vassal de l'Empire. Cette campagne polono-
allemande prit fin en Silésie au cours de l'année 1109, et c'est la Pologne 
qui eut le dessus. En terminant ce livre et la chronique tout entière, l'au-
teur trace le tableau des guerres victorieuses menées par Boleslas III en 
Poméranie et en Bohème, mais il interrompt son récit d'une manière 
assez imprévue et s'arrête aux événements de l'an 1113. 

Le chroniqueur, bien qu'il soit un étranger, semble émerveillé par les 
faits et gestes de Boleslas III et par sa politique. 11 approuve la ligne de 
conduite de ce prince et reconnaît que Boleslas a cherché à assurer l'indé-
pendance totale de la Pologne menacée par l'Empire allemand. La défaite 
essuyée par l'Empereur en 1109 lui apparaît comme un juste châtiment 
exercé par Dieu sur l'agresseur. 

La composition de la chronique est habile et ne laisse rien à désirer au 
point de vue de la clarté. Quant à la technique narrative de l'auteur, on 
doit être frappé par l'allure épique qu'il donne à la description des ba-
tailles et dès marches des troupes. Son style se rapproche, en effet, de la 
forme poétique ; sa prose, qui est, elle-même, soigneusement cadencée, 
avec une profusion de membres versifiés et de jeux de mots, est parsemée 
de vers rythmiques et rimés. On y retrouve ce style maniéré que font 
valoir les manuels italiens (artes dictandi) de la fin du XIe siècle et du 
commencement du XIIe siècle (Aubri de Monte Cassino, Adalbertus Sama-
ritanus, Henricus Francigena, Hugues de Bologne). Il se signale par la 
structure symétrique des phrases, composées souvent du même nombre 
de syllabes, si bien qu'elles deviennent versifiées, et aussi par la tendance 
à faire des combinaisons de sons semblables en s'appuyant sur la rime. 
Il faut surtout faire remarquer que la chronique en question est l'une des 
premières couvres littéraires où l'on trouve la rime complète, à deux sylla-
bes, la rime monosyllabique ayant été généralement employée au com-
mencement du XII* siècle. Et, à vrai dire, celte facture littéraire apparaît 
dans l'épistolographie et l'hagiographie du Moyen-Age beaucoup plus 
souvent que dans des ouvrages historiques. La chronique polonaise est ainsi 
un curieux essai d'adaptation de ce style à l'historiographie. 

La langue de notre chronique est loin d'avoir la pureté classique ; elle 
contient, au contraire, beaucoup d'éléments propres au bas-latin. L'auteur 
évite cependant les expressions techniques et les radicaux non latins admis 
par l'usage dans le latin médiéval. Il est aussi remarquable que, pour ob-
tenir un meilleur effet de style, il n'hésite pas quelquefois à négliger les 
règles de la grammaire. Détail curieux, il ne cite jamais les auteurs clas-
siques (excepté Salluste), ni même la Bible. Bref, sa façon de s'exprimer 
est tout à fait personnelle. 

L'analyse de sa latinité ne nous fournil pas, toutefois, d'indices sûrs 
touchant sa provenance romane, et il n'y a que quelques traits qui nous 
la font supposer. Pour trouver la réponse à cette question-là, il faut la 
chercher dans le texte même de sa chronique. Or, il y a bien dans l'ou-
vrage quelques indices qui nous autorisent à penser que son auteur de-
vait être lié assez étroitement à l'abbaye de Saint-Gilles en Provence ; 
et il en est d'autres qui nous conduisent à admettre qu'avant d'arriver en 



Pologne, il avait dû séjourner en Hongrie. Mais ces indices ne sont pas 
du tout incompatibles. Au cours des derniers lustres, on a émis l'hypothèse 
suivant laquelle l'auteur de la plus ancienne chronique polonaise aurait 
été un moine de l'Abbaye de Samogyvar en Hongrie. Cette abbaye fut fondée 
en 1091 par Saint Ladislas, roi de Hongrie. Or, elle se trouvait affiliée à 
cette de Saint-Gilles, en Provence. M. Plezia développe amplement cette 
hypothèse et montre dans le détail qu'elle nous apporte, en effet, l'expli-
cation la plus satisfaisante de tous les traits caractéristiques de la chro-
nique, tels que l'allure épique des récits, propre à la chanson de geste, et 
le style maniéré importé de Lombardie. C'est en Italie du Nord qu'avaient 
paru les plus anciens manuels de ce style qui ne tarda pas à être adopté 
en France. Pour étayer son interprétation, M. Plezia souligne l'abondance 
de renseignements dont l'auteur de la chronique dispose sur l'histoire de 
la Hongrie. A cet égard, il- faut tenir aussi compte du fait que le plus 
ancien récit concernant l'histoire de ce pays-là a été composé précisément 
à l'abbaye de Somogyvâr vers la fin du XI" siècle (avant 1099). Son texte 
original ne s'est pas conservé jusqu'à nos jours, mais on peut en prendre 
connaissance indirectement par les différentes chroniques hongroises du 
Moyen-Age dont il était la source. Or, il y a une analogie si étroite entre 
la facture de ces Gesta Ungarorum et celle de la plus ancienne chronique 
polonaise qu'il est permis de penser que c'est le même moine français qui, 
fixé d'abord en terre de Hongrie, a composé une histoire de ce pays-ci, 
et qui, s'é'.ant rendu ensuite en Pologne sur l'invitation de Boleslas III 
et de son chancelier Michel, a produit un ouvrage semblable sur les évé-
nements et les princes régnants de Pologne. 

* 
* * 

On peut consulter sur ce sujet, outre les nombreux travaux en langue 
polonaise : P. David : Les sources de l'histoire de Pologne à l'époque des 
Piast (Paris 1934, pp. 35-55) ; J. Ghellinck : L'essor de la littérature latine 
du XIP siècle (Paris-Bruxelles 1946, t. II pp. 142 s.) ; M. Manitius : 
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters ( M ü n c h e n 1931, t. I I I , 
p. 407) ; K. Polheim : Die lateinische Reimprosa (Berlin 1925, p. 56-87) ; 
W. Wattenbach et R. Holzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mit-
telalter (t. I 4, Berlin 1943, pp. 812 s.). 

LA RHETORIQUE DE PHILIPPE BUONACCORSI dit CALLIMAQUE 

(Kazimierz Kumaniecki-, 0 odnalezionej retoryce 
Filipa Kallimacha, W a r s z a w a , 1948) 

Kazimierz Kumaniecki, professeur à l'Université de Varsovie, a décou 
vert accidentellement, en 1947, à Walbrzych (Waldenburg) en Silésie, un 
manuscrit du XVe siècle contenant un traité de rhétorique, œuvre perdue 
de Philippe Buonaccorsi (1438-1496), humaniste italien, qui, après s'être 
enfui de Rome, avait vécu à la cour des rois Casimir Jagellon et Jean 
Albert. 

Connu en Pologne sous son nom d'emprunt de Callimaque, il contribua 
à faire mieux connaître, en Europe orientale, les auteurs latins, et c'est 



grâce à lui que la Pologne prit connaissance des œuvres de Tacite. Il exerça 
une influence considérable sur les idées qui avaient cours en Pologne, à 
cette époque, au sujet des peuples étrangers, et, en particulier, sur l'atti-
tude des Jagellon envers la Valachie et la Turquie. Il laissa plusieurs 
ouvrages historiques et politiques, mais sa rhétorique, mentionnée par 
des contemporains, se perdit et ne fut retrouvée qu'en 1947. Elle sera éditée 
dans un proche avenir par Kazimierz Kumaniecki qui, dans l'étude que 
nous signalons, s'occupe de l'his'.oire de ce manuscrit autographe de Calli-
maque en donnant une caractéristique de l'opuscule retrouvé et en préci-
sant les sources de l'inspiration de l'auteur (Quintilien, Cicéron, Tacite 
et Georgius Trapesuntius, 1395-1488, humaniste grec, originaire de Crète). 

Cette Rhétorique de Buonaccorsi est une sorte de traité scolaire et l'on 
n'y trouve point d'idées originales, mais c'est une œuvre qui nous renseigne 
bien sur la connaissance des auteurs anciens dans la Pologne du XV' siècle. 
Et, comme, d'autre part, l'auteur y fait fréquemment des digressions sur 
les événements contemporains, il nous fournit aussi nombre d'informations 
utiles sur plus d'une question politique au temps des Jagellon. 

Kazimierz Kumaniecki, en s'appuyant justement sur ces digressions, 
a pu fixer avec précision la date de la composition de l'opuscule. Callima-
que Buonaccorsi l'a écrit en 1476, et les filigranes sur le papier du manus-
crit le confirment, du reste. 

ETUDES POLONAISES SUR LA PHILOLOGIE CLASSIQUE 
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C H R O N I Q U E 

LES PRIX ACCORDES PAR L'ETAT AUX SAVANTS POLONAIS 

Le 21 juillet a. c. le Comité des Ministres pour les questions relatives 
à la culture intellectuelle, ayant consulté les milieux savants, a accordé 
onze prix, chacun d'un demi-million de zlotys, aux représentants les plus 
en vue des sciences mathématiques, physiques, médicales et techniques. 
Parmi les lauréats se trouvent, entre autres, MM. W. Sierpiñski (mathé-
matiques), J. Dembowski (biologie expérimentale), R. Koztowski (paléon-
tologie), W. Szafer (botanique et paléobotanique). 



Huit savants ont reçu des prix de 300.000 zlotys. Il y a parmi eux trois 
mathématiciens : K. Borsuk, K. Ivuratowski et S. Mazur. 

Deux prix posthumes ont été accordés aux familles de J. Rutkowski, 
éminent spécialiste en histoire économique, et de J. Blaton, physicien. 

Nous donnons au-dessous une caractéristique de l'œuvre de J. Dem-
bowski, de R. Kozlowski et de W. Szafer, ainsi qu'une nécrologie de J. 
Rutkowski. 

\ 
JAN DEMBOWSKI 

Jan Dembowski, professeur ordinaire de biologie expérimentale à l'Uni-
versité de Lôdz et directeur de l'Institut National de Biologie Expérimerh 
taie (Institut Nencki), est né en 1889 à Saint-Pétersbourg (aujourd'hui 
Leningrad). Après avoir terminé ses études secondaires, il prit son ins-
cription à la Faculté des Sciences de l'Université de Saint-Pétersbourg, où 
il se spécialisa en zoologie, surtout sous la direction des professeurs A.S. 
Dogiel, V.A. Dogiel, V.T. Schevjakov et V.M. Schimkevich. Il finit ses 
études à ladite université en 1912. Au cours des deux années suivantes, 
il fut assistant du prof. V.A. Dogiel, titulaire de la chaire de zoologie des 
invertébrés à l'Université de Saint-Pétersbourg. Il travailla ensuite pen-
dant deux ans à la Biologische Versuchsanstalt de Vienne, sous la direc-
tion du professeur H. Przibram. Après la première guerre mondiale, il 
exerça, de 1918 à 1927, les fonctions d'assistant au Laboratoire de Biologie 
de l'Institut Nencki, à Varsovie, organisé, à cette époque-là, de manière 
à constituer une des ramifications de la Société des Sciences de Varsovie. 
Au cours des années 1927-1933, il dirigea, à cet Institut, le Laboratoire de 
Morphologie Expérimentale. Entre temps, il obtint (en 1921), le grade de 
docteur en philosophie à l'Université de Varsovie et, en 1923, il devint 
maître de conférences à cette même université pour enseigner la zoologie. 
De 1920 à 1930 il fut aussi professeur de biologie à l'ancienne Université 
Libre de Varsovie. 

En 1934, Jan Dembowski fut appelé à la chaire de biologie à la Faculté 
des Sciences de l'ancienne Université Etienne Bathory de Wilno, et il y 
demeura jusqu'au commencement de la deuxième guerre mondiale. 

En outre, à différents intervalles, il poursuivit des recherches dans divers 
laboratoires de zoologie, à Alexandrowsk (côte de Mourmansk), à Ville-
franche, à Bergen, à Naples, à Woods Hole et, aussi, à la Station Hydro-
biologique créée au bord du lac de Wigry en Pologne. En 1925-26, étant 
boursier de la Fondation Rockefeller, il travailla dans différents instituts 
scientifiques en France et aux Etats-Unis. 

Jan Dembowski se trouvait à Wilno lorsqu'éclata la deuxième guerre 
mondiale, et c'est dans cette ville qu'il passa les pénibles années d'occu-
pation allemande (1941-1944), sans pouvoir, bien entendu, continuer aucune 
recherche scientifique. Il a été même souvent obligé de se cacher pour 
éviter d'être persécuté par les Allemands qui s'acharnaient surtout contre 
les intellectuels polonais les plus en vue. Après la libération de Wilno par 
les victorieuses armées soviétiques, il fut nommé attaché scientifique à 
l'Ambassade de Pologne à Moscou et il y resta jusqu'en 1947 en travaillant 
en même temps à l'Institut de Biologie Expérimentale auprès de l'Acadé-
mie des Sciences Médicales de Moscou. 



Vers la fin de l'année 1947, Jan Dembowski revint définitivement en 
Pologne. Il fut nommé alors titulaire de la chaire de biologie expérimen-
tale à l'Université de Lôdz et directeur de l'Institut National de Biologie 
Expérimentale (Institut Nencki), reconstitué après la guerre dans cette 
ville, en attendant qu'il soit transféré à Varsovie conformément au plan 
sexennal qui est à l'heure actuelle en voie de réalisation. 

Les recherches scientifiques de Jan Dembowski se sont développées 
principalement dans deux directions : la protistologie expérimentale et 
la zoopsychologie. Il ne saurait être question d'énumérer ici tous les titres 
de ses nombreux travaux et encore moins d'exposer en détail leurs résul-
tats. Il suffira, certes, de dire en peu de mots à quels problèmes il s'est 
attaché principalement. Or, il étudia, entre autres, les mouvements de 
Paramœcium caudatum placé dans des gouttes de liquide ayant des formes 
géométriques différentes, les mouvements verticaux, le géotropisme, le 
choix d'aliments, la formation des vacuoles alimentaires et d'autres pro-
blèmes ressortissant à la biologie et, en particulier, au comportement des 
protozoaires. Dans toutes ces recherches apparaît très nettement leur lien 
étroit avec la zoopsychologie qui, nous l'avons dit, est aussi l'objet des 
travaux de Jan Dembowski. Il a étudié surtout le comportement des crabes, 
des larves, des trichoptères et des araignées. Il est à souligner que, dans 
ses recherches, l'organisme est toujours traité comme un tout et en étroite 
connexion avec le milieu, et c'est ainsi que leurs résultats se distinguent 
avantageusement de ceux des multiples travaux biologiques inspirés à 
un degré excessif par la méthode analytique. Le même point de vue s'af-
firme, en effet, dans tous les travaux de Jan Dembowski consacrés aux 
problèmes généraux de la biologie. 

Brillant conférencier, il a aussi bien le don d'écrire qui s'est manifesté 
dans toute une série d'excellents livres de vulgarisation scientifique qu'il 
a écrits et qui se signalent par leur haute qualité. Histoire naturelle d'un 
protozoaire (elle a pour objet Paramœcium caudatum ; trois éditions : 
1924, 1934, 1948), Les principes de la biologie générale (1927), Darwin (deux 
éditions : 1936 et 1949), La science soviétique (1945), La zoopsychologie 
(1946) et La psychologie des singes (1947) doivent être comptés parmi les 
meilleurs livres de vulgarisation .scientifique publiés de nos jours en Po-
logne. Avant la dernière guerre mondiale, Jan Dembowski était, pendant 
dix ans, directeur de la revue Wszechiwiat, destinée à la vulgarisation des 
sciences naturelles et publiée par la Société Polonaise des Naturalistes 
(Société Copernic), et il va se charger bientôt de la direction d'une revue 
de biologie donnant des comptes rendus des travaux et des articles d'in-
formation générale, qui doit commencer à paraître dans un proche avenir. 
Au cours de la dernière année, Jan Dembowski a accompli une œuvre 
méritoire en faisant connaître au grand public les récentes conceptions 
de la biologie soviétique et, en particulier, les travaux de Mitchourine et 
de Lyssenko. 

Pendant les années d'enseignement à la chaire de Wilno, de même qu'à 
l'époque où il enseignait à l'Université Libre de Varsovie, il a formé en-
viron 30 jeunes travailleurs dans le domaine de la biologie. Malheureu-
sement, la plupart d'entre eux ne survécurent pas à la deuxième guerre 
mondiale. Les uns tombèrent aux champs de bataille, d'autres furent 
exécutés par les occupants. Mais, à l'heure qu'il est, de nombreux jeunes 



disciples travaillent sous sa direction à l'Université de Lôdz. et il est 
certain que des chercheurs formés par lui commenceront, au cours des 
années à venir, à travailler activement dans le champ de la biologie. 

Jan Dembowski, c'est un esprit vaste qui ne s'intéresse pas seulement 
aux questions strictement scientifiques (ce qui, d'ailleurs, serait prendre 
une position décidément dépassée à notre époque) mais aussi aux ques-
tions sociales et aux problèmes d'organisation, et, en cela, son attitude a 
toujours été celle d'un progressiste convaincu. 

Il n'est donc pas surprenant qu'à ses titres de caractère proprement 
scientifique, comme celui de membre actif de la Société des Sciences de 
Varsovie et de la Société des Sciences de Lôdz, il unit celui de président 
du Comité Polonais pour la Défense de la Paix et celui de membre du 
Comité Permanent pour la Défense de la Paix, ayant son siège à Paris. 
Etant donné ses mérites comme savant et ses aptitudes d'organisateur, il 
a été nommé membre du Haut Conseil pour les questions relatives à la 
science et à l'enseignement supérieur auprès du Ministre de l'Instruction 
Publique. 

Tadeusz JACZEWSKI. 

ROMAN KOZLOWSKI 

Roman Kozlowski est né à Wloclawek en 1889, et c'est là qu'en 1907 
il a achevé ses études secondaires. Il a commencé ses études universitaires 
à Fribourg, en Suisse, d'où, au bout d'une année, il passa à la Sorbonne ; 
après trois années d'études il y obtint sa licence de sciences naturelles 
et, en 1923, le grade de docteur ès-sciences. 

En 1913, il avait é'.é engagé par le gouvernement de Bolivie comme 
professeur de sciences géologiques à l'Ecole Minière d'Oruro. Il y enseigna 
jusqu'en 1919, remplissant en outre depuis 1916 les fonctions de directeur 
de cette Ecole qu'il transforma en une Ecole des Ingénieurs des Mines. 
Deux années durant (1920-1921) il accomplit des voyages de caractère 
scientifique dans les Andes de Bolivie et, revenu eu Europe, il travailla, 
au cours des deux années suivantes, dans les laboratoires du Musée d'His-
toire Naturelle à Paris, sur les matériaux qu'il avait recueillis. 

De retour en Pologne, il Se vit confier, en 1924, la chaire de paléontologie 
à l'Université Libre Polonaise et, simultanément, il fut chargé de cours de 
paléontologie à l'Université de Varsovie. En 1927, il fut nommé professeur 
extraordinaire à la chaire de paléontologie nouvellement créée à l'Uni-
versité de Varsovie. En 1934, il devint professeur ordinaire dans cette 
même chaire. R. Kozlowski a passé les années d'occupation (1940-1944) 
en tant que conservateur de diverses collections à l'Institut Géologique 
National de Varsovie (Service Géologique de Pologne). Après la libération 
de Varsovie il a repris son ancien poste à l'Université, et a organisé de 
nouveau l'Institut de Paléontologie, entièrement détruit. Il a pris une 
part active aux travaux de différentes commissions telles que la Com-
mission des Programmes des Lycées, la Commission d'Examen des ma-
nuels scolaires, la Commission pour le renouveau de la science polonaise. 
Il est de plus membre de la Section de l'Organisation de la Science près 
le Conseil Central et membre du Conseil Géologique National. En 1945, 



en tant que délégué du Ministère de l'Instruction Publique, il a pris part 
à deux reprises à des congrès internationaux organisés à Paris. 

Le professeur R. Kozlowski est membre ordinaire de la Société des 
Sciences de Varsovie et membre correspondant de l'Académie Polonaise'des 
Sciences et des Lettres ; il est en outre membre correspondant de la Société 
Géologique de France, de la Geological Society of London, de Sociétés 
américaines de géologie et de paléontologie, de l'Académie de Colombie 
à Bogota, enfin de la Société Scientifique et de la Société de Minéralogie 
et de Géologie tchèques. 

Ses trois premières monographies relatives à la paléontologie ont 
immédiatement placé R. Kozlowski au premier rang des spécialistes en 
cette discipline. Ces trois ouvrages étaient intitulés : Faune dévo-
nienne de Parana (1913), Sur les Branchiopodes du Carbonifère de Bolivie 
(1914), Faune dévonienne de Bolivie (1923), et ont paru dans des publica-
tions scientifiques françaises (Annales de Paléontologie). L'auteur y ap-
plique de nouvelles méthodes de recherches et étend largement la connais-
sance de la faune paléozotque de lAmérique du Sud. 

Les importantes collections de minéraux, de minerais et de roches ras-
semblées par le professeur Kozlowski au cours de ses huit années de séjour 
en Bolivie ont fait l'objet d'études approfondies entreprises par des spécia-
listes invités par lui (le professeur S. Jaskôlski, le professeur K. Smuli-
kowski) avec lesquels il a collaboré activement. Trois mémoires ayant 
pour objet les gisements argento-stannifères de la Bolivie ainsi qu'une 
\raste étude sur les roches magnétiques dans les Andes de Bolivie ont 
paru par la suite dans les Archives Minéralogiques de la Société 
des Sciences de Varsovie. Les observations météorologiques faites 
en Bolivie par M. Kozlowski au cours de plusieurs années ont été mises 
au point par E. Stenz et publiées dans des revues polonaises et étrangères. 

Après son retour en Pologne, et après qu'il eut organisé son labora-
toire à l'Université de Varsovie, Kozlowski se consacra à des recherches 
su^ les brachiopodes fossiles en améliorant toujours ses méthodes 
de recherches. Le résultat de ces travaux — abstraction faite de quelques 
petites dissertations de moindre importance — s'est traduit par une mono-
graphie imposante par ses dimensions, par ses illustrations et par sa pré-
sentation, et intitulée Les Brachiopodes Gothlandiens de la Podolie Polo-
naise (Palaeontologia Polonica, tome I, 1929). C'est dans le laboratoire 
du professeur Kozlowski que ses élèves ont exécuté deux travaux 
paléontologiques : les Rhynchonellidés du jurassique sup. de Po-
logne (par M. Wi.sniewska ; Palaeontologia Polonica, tome II, 1932) et 
Les Brachiopodes et les Coralliaires dévoniens des environs -de Pelcza, en 
Wolhynie (par A. Kelus ; Bull. Serv. Géol., 1939). 

Dans la dernière étape, le professeur R. Kozlowski se consacrait à 
l'étude des graptolithes, et notamment de leurs représentants les plus 
anciens provenant de l'étage inférieur du système ordovicien, autrement 
dit du Tremadoc. Il a récemment publié les résultats de ces travaux dans 
une monographie magnifiquement éditée, et intitulée : Les Graptolithes 
et quelques nouveaux groupes d'animaux du Tremadoc de la Pologne 
(Palaeontologia Polonica, tome III, Varsovie 1948, avec 66 fig. dans le 
texte et 42 planches, pp. XII + 235). La situation systématique des grap-
tolithes dans le monde animal n'avait pas été tirée au clair et la struc-
ture de leur corps était connue de façon imprécise, et seulement pour de 



rares spécimens appartenant tous à un système moins ancien, le système 
gothlandien. Le professeur Kozlowski a réuni le matériel nécessaire pour 
ses recherches dans le Massif de Sainte-Croix où, parmi les grès du Tre-
madoc, apparaissent des couches de calcédoine recélant la faune qui 
vivait au fond de la mer ; celle-ci fut recouverte ensuite par une gelée 
de silice qui se transforma ultérieurement en calcédoine. Cette dernière 
est très réfractaire à l'action de l'air, et c'est à cette circonstance que nous 
devons le fait que la faune graptolithique, malgré son âge très ancien 
(environ 430 millions d'années), nous est parvenue en bon état. Les sque-
lettes chitineux de cette faune, une fois la calcédoine dissoute par l'acide 
fluorhydrique, ont été soumis par le professeur Kozlowski à des procédés 
complexes de décoloration, de fixation et d'immersion dans la paraffine, 
et ce afin de pouvoir en faire, à l'aide du microtome, des coupes en séries, 
ainsi qu'on en fait en biologie sur des tissus d'animaux ou de plantes 
contemporains. Des dessins furent exécutés d'après ces coupes en séries, 
qui ont permis de reconstituer le détail de la structure compliquée de 
ces organismes. C'est ainsi qu'il est apparu que les graptolithes les plus 
anciens fournissent jusqu'à trente-huit espèces — toutes nouvelles pour 
la science —, qu'on peut les distribuer en dix-sept genres dont cinq seule-
ment étaient connus de nos jours, et qu'enfin il faut établir trois nou-
veaux ordres en tant qu'unités systématiques supérieures. Cette richesse 
de la faune graptolithique prouve qu'à ses débuts ce groupe animal devait 
remonter jusqu'à des périodes géologiques bien plus anciennes que l'or-
dovicien inférieur. A côté des graptolithes de la calcédoine du Massif de 
Sainte-Croix, on a retrouvé des vestiges chitineux d'animaux qui appar-
tenaient sans nul doute à la classe des Pterobranchiu dont les derniers 
spécimens, peu nombreux, tel, par exemple, le genre dit Rhabdopleura (1), 
habitent certaines mers à notre époque. 

L'examen de la structure anatomique des graptolithes du Tremados du 
Massif de Sainte-Croix a établi que, sans doute possible, ils sont appa-
rentés aux Pterobranchia. Ainsi donc le problème de la position systé-
matique des graptolithes — qui faisait depuis longtemps objet de discus-
sions — s'est trouvé définitivement résolu. 

Jan SAMSONOWICZ. 

(1) Les conséquences, de cette découverte sont intéressantes : si les Piero-
branchia apparaissent déjà au Tremadoc et subsistent jusqu'à nos jours, 
il conviendrait de s'attendre à ce que l'on retrouve leurs traces dans toutes 
les couches des âges intermédiaires. Ce fait commence à se vérifier avec 
une grande rapidité : le professeur Kozlowski, dans une communication 
récemment publiée (Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris 
1949), signale la découverte d'une Rhabdopleura fossile dans les sédiments 
de l'étage Danien, aux environs de Pulawy sur Vistule, et donc à la limite 
du Crétacé et du Tertiaire. En même temps un paléontologiste anglais, le 
Dr. H. Dighton Thomas, nous informe (Qu. Journ. of Geol. Soc., 1949) de 
la découverte d'une Rhabdopleura dans les sédiments de l'Eocène en An-
gleterre, sédiments qui sont donc de quelques millions d'années plus jeunes 
que les sédiments du Danien de Pulawy. Il ne fait pas le moindre doute 
qu'on doive bientôt assister à de nouvelles et nombreuses découvertes de 
la Rhabdopleura dans des formations de divers âges entre l'Ordovicien et 
le Tertiaire. 



. ii i WLADYSLAW SZAFER - ' . >m.. 
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Wtedyslaw Szafer, professeur à l'Université Jagellonienne., directeur * de 
l'Institut de. Botanique ainsi que du Jardin Botanique de Cracovie, est.un 
des biologistes polonais les plus éminents ; il a attaché son nom au pro-
grès des recherches de botanique en Pologne en poursuivant, depuis qua-
rante années, des recherches dans les domaines de la systématique, dfe la 
géographie, de la sociologie et de la paléontologie des végétaux, et, aussi, 
en partie, dans celui de la biologie des fleurs. Il est, de plus, un excellent 
organisateur de l'activité scientifique de plusieurs laboratoires, un ¡Vul-
garisateur. des donquêtes de la science, un adepte fervent — et jusqu'à- ¡un 
certain point le chef du mouvement en faveur de la protection de la 
nature en Pologne. , . , ¡i > ) 

. Néi le 23 juillet 1886 à Sosnowiec, il acheva en 1905. ses études secon-
daires au lycée de Rzessow ; il eut «lors pour professeur de sciences natu-
relles W. Friedberg qui devait plus tard être professeur de géologie et) de 
paléontologie à Poznaii. Cet homme savait éveiller chez'ses élèves le -goût 
de la recherche • personnelle de -telle manière qu'en sortant du1 lycée, ils 
avaientidéjà un important bagage de connaissances et savaient entrepren-
dre des recherches,« sur le terrain ». Szafer, ayant choisi la botanique 
çomme objet principal de ses études, suivit trois années durant' ;(190&4908) 
des cours à, l'Université de Vienne où ses guides étaient des savants- de 
premier ordre tels que. R. VVettstein, J. Wiesner, J. Schiffner et L. Adamo-
wicz.̂  C'est à cette époque qu'il publia son premier travail scientifique'inti-
tulé Zur Kennimsid. Assimilations.organe von Danasracemosa (L.) Mônch. 
(Oqster. Bot. Zeitschr., 1910). Peu de temps après le retour de: Java, '0<i il 
avait, fait un long séjour, de l'éminent, botaniste polonais Marian Raci-
borski, Szafer se transporta à Lwôw, devint l'élève de- ee imaîtrei iltastre 
et, en présentant un travail intitulé Les caraptères géo-botaniques des 
végétaux dans la région dp Miodobory en Galicie (Ménioires de l'Acadéipie 
Polonais^ des Sciences et des Lettres, 1910), il fut prQmu docteur eçj .phi-
losophie (docteur ès-sciences). Bénéficiaire d'une bouffe ,d'é(ude§ et désireux 
de continuer à se spécialiser dans, la systématique dep ¡planfes et ayiint 
tout dans la biologie des forêts, il retourna à Vienne où, à la Hochschule 
fur Bbdenkutiur; il kpprit à connaître l'anatomie du bois et travailla sur 
diverses variétés de roses polonaises (Rosa). 

En 1911-1912, il se rendit à Munich et s'inscrivit à la Faculté de Sylvi-
culture où, sous la direction du professeur Tubeuf, il étudia les bêtes nui-
sibles aux forêts, et, sous çelle de Ramann, la << iSçience.^u 391 » sans 
négliger pour autant ses travaux sur les saules polonais ;(Salix). . 

De retour à Lwôw, il enseigna à l'Ecole Supérieure de! Sylviculture1 et 
étâit en même temps assistant du professeur Raciborski. Pendant la 'pre-
mière guêtre mondiale il fut obligé d'iqterr'ompre ses travaux' pfjuç la 
duréftde trois années. (1914T1917), car il fut appelé sous -les. armes-et servit 
en: ¡qualité de bactériologiste à Cracdvie, à Kielce, et à Lublin. En ¡1B17, 
après/la mort du'professeur Raciborski, Szafer obtînt ïg. èhair'e (Ju 'rnÉtî,tre 
à, Crâcovie, ' pt c'ést a lo r^ que ses travaux et, ses activités d'orgp.ni^têur 
prirent une ampjitude exitraorflinaire.. , . ¡1... r g 

Le fait ¡que Szafer a collaboré avec le professeur Raciborski à là pjifljli-
cation (de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres) intitùlëe fîora 
Polski (La flore de Pologne) devait avoir une importance singulier^.,' Le 



premier tome en avait été composé en, commun par ces deux hommes ; à 
partir du second le professeur-, Szafer-en fut l'unique directeur,- mais il 
avait comme collaborateurs pour la description, des diverses familles de 
végétaux ses ¡collègues ainsi que ses élèves. Six tomes de cette publication 
ont paru jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi que, pour la première fois, on 
commença à faire, en Pologne, une étude méthodique de la .flore 4q terri-
toire loutentier.de la Pologne, puisque toutes celles qui avaient été effectuées 
précédemment; n'avaient qu'un caractère régional. Dans-,çette collection 
on a étudié les> familles : Gramineae, Fagqceae, Myricaceae, Juglandacçae, 
Salicaceae et le genre de Rosa. Les différents tomes ayant été publiés,,à 
longs intervalles (I 1919, II 1921, III 1927,, IV 19.30., V 1935, VI 1947), le 
professeur Szafer décida de donner aux botanistes polonais un çompen-
dium de la flore en un. seul volume. I l réalisa cette idée çn collaboration 
avec deux de ses. élèves (aujourd'hui - professeurs) St. Kutczyiiski et B. 
Pawlowski, en publiant Les plantes de Pologne. (Lwow, 19?4),; ouvrage 
qui contribua .considérablement à ..l'essor- des recherches botaniques en Po-
logne:. Au cours des dernières années le professeur Szafer- a composé; un 
livre-de vulgarisation intitulé Les: arbres et les arbustes (¡1949). Il a publié, 
en outre, des- travaux ¡sur certaines espèces ¡caractéristiques de la flore 
polonaise i Larix (Kosmos,' 1913)̂  Crqtaegus (Apta Soc,, Bot, Pol., 1923), 
Armeria (Ibid, 1946), Il suivit les traces-de son. maître Racibors.ki : — qui 
avait commencé : la- publication des Plantas Poloniae Exsicmlae — en con-
tinuant; de publier, en collaboration avec B. Pawlowski, im ,herbier ana-
logue. en «'attachant surtout aux plantes rares et aux . espèces mal déter-
minées. Jusqu'ici quatre centuries ont été) traitées ¡(1910, 1934;, 1936 et 1939), ; 
dans .les-notices accompagnant chaque espèce on trouve, mentionnée^ non 
seulement leur position, -mais encore diverses observations. • ? 0 

C'est ainsi que Szafer,tenta de: faire un inventaire critique de la-,flore 
polonaise. Mais :ili ne fut pas uniquement un . systématicieni II s'intéressa 
avant tout aux problèmes de la. distribution des plantes: par rapport ¡.aux 
conditions du milieu, .On peut voir par l a première1 étude de Szafer,,. publiée 
il y a quelque quarante-ans-dans les, colonnes de-la revue Wszechswiat 
(l'Univers) et intitulée Les problèmes et les objectifs, de la géographie,•des 
plantes (1909), que l'auteur, s'engageait: déjà -dans une. voie nettement tra-
cée, et qu'il avait une méthode -pour résoudre ces problèmes.-, n. -m! y; 

La-,,thèse de* SziafeE-,i(\191û), sur les plantes des Miodobory, était 1er résultat 
d'une .étude: approfondie des'.-plantes dans leur milieu naturel. Ea dehors 
de l'étude des végétaux supérieurs, il se, consacrait aussi à celle de la.oËtare 
des eaux ; sulfureuses) ?aux environs de Lwô-w,-dans la localité Si-wa :Wod-a< 
près de. ¡Szklp •'IÎM0rl9l t)i Pour comprendre le caractère du revêteiiHfnt 
végétal iHi pays, il fallait connaître.à,;fond le ¡problème de l'extension dçs 
diverses espèces. A liet.eifetj Szafer ,a composé : un-) oivy^îagespéçial intitulé 
Etudes • sur les extensions géographiques des• plantes, en Pologne •(Mémoi-
res de l'Académie; Polonaise des Sciences et des Lettres* 1919) et ¡il a, en 
même temps procédé à une analyse détaillée^ du ¡problème de,-¡l'extension 
des herbes (Priegl. Geograficiny 1919), Il revint plus d'une fois, dans de 
nombreuses publications, au problème de l'extension typique desiarbjies 
tgls que. le hêtre, ,le mélèze, le sapin,.blanc,, le sapin, l'if, lçs. plantps de la 
steppe, et, les ¡plantes, sauvages médicinales.. Ces, différentes études opt.^té 
à l'origine de deux précieux travaux assez amples relatifs à quelques-uns 
des, principaux éléments de la flore polonaise,.et intitulés L'élément- mqn-



tagnard dans la flore des basses plaines de Pologne (Mémoires de l'Aca-
démie Polonaise des Sciences et des Lettres, 1930) et La forêt et la steppe 
en Podolie Occidentale (Ibid 1935). La carte phytogéographique de la Po-
logne, éditée et retouchée à plusieurs reprises, a été dressée par Szafer 
et synthétisait ses recherches dans cette direction. Le couronnement ultime 
des travaux de Szafer dans le domaine de la géographie des plantes est 
un manuel, fort original et bien illustré, ayant pour titre Esquisse générale 
de la géographie des plantes, et qui fut édité en Suède en 1949 comme 
« contribution du gouvernement suédois à la reconstitution de la science 
polonaise ». 

Mais, à côté du problème de la géographie de la flore, Szafer, qui, à 
l'occasion d'une excursion des phytogéographes en Suisse (en 1922), avait 
rencontré des représentants de la sociologie des plantes, science qui venait 
à peine de naître et qui, à l'étranger, prenait déjà de la consistance sous 
forme de deux écoles, la suédoise et la suisse, se rallia à cette dernière 
et résolut d'étudier, d'après les méthodes de la phytosoeiologie, les asso-
ciations des plantes poussant sur un terrain aussi diversifié que celui des 
Tatra qui, jusqu'alors, n'avait été étudié dans le détail que du point de 
vue de la flore. Avec l'aide de l'Académie Polonaise des Sciences et des 
Lettres, il put consacrer, depuis l'année 1923, quelques saisons estivales 
aux recherches de phytosoeiologie en y associant tous ses élèves. La flo:-e des 
Tatra a été ainsi étudiée à ce point de vue. Les premières recherches (Szafer 
avec Kulczyhski et Pawlowski) avaient pour objet la flore de la vallée 
de Chocholôw (Bull. Int. Acad. 1923) ; l'année suivante on s'attacha à 
l'étude de celle de la vallée de Koscieliska (Bull., 1925) ; la 
vallée de Miçtusia et les Czerwone Wierchy furent étudiés ensuite 
par B. Pawlowski et K. Stecki (Bull., 1927). Quant aux vallées 
situées au nord du mont Giewont, elles furent examinées par Szafer 
et M. Sokolowski (Bull., 1925) ; en dernière étape on étudia les associations 
végétales dans les vallées du Morskie Oko (B. Pawlowski, M. Sokolowski 
et K. Walisch (Bull., 1926). Il convient d'ajouter à ces travaux ceux qu'a 
effectués sur les associations épilithiques des lichens dans les Tatra un 
élève de Szafer, J. Motyka (Bull., 1924 et 1926). 

A ces travaux phytosociologiques se rattachent encore les études sur 
les terrains avoisinants publiées par des élèves de Szafer, et notamment 
celles de : A. Kozlowska,Les associations épilithiques de plantes sur les 
hauts-plateaux de Petite Pologne (Bull., 1928) et de St. Kulczynski, Les 
associations de plantes dans les Pieniny (Bull., 1928). Grâce à toutes ces 
recherches, le professeur Szafer acquit une renommée dans le monde des 
spécialistes comme fondateur de l'école cracovienne de phytosoeiologie. 
Aussi, quand, en 1928, une excursion internationale de phytogéographes 
(E.l.P.) fut organisée en Pologne, tous ces botanistes durent reconnaître 
que, grâce au professeur Szafer, une série d'excellentes monographies 
phytosociologiques avait été publiée en Pologne. Du reste, sous la direction 
du professeur Szafer, paraissaient alors seize guides en langues étrangères, 
se rapportant aux terrains visités et pourvus d'une carte de la distribution 
des arbres de Pologne. 

Au cours des vingt dernières années, le professeur Szafer s'est surtout 
occupé de problèmes paléontologiques ; il a étudié en particulier le pléis-
tocène, et cela afin d'élucider l'évolution de la flore dans les basses plaines 
de Pologne depuis l'époque glaciaire. Dans un de ses premiers travaux 



il s'était déjà intéressé à la flore fossile du Drias aux environs de Krya-
tynopol en Galicie (Bull., 1912). Lorsque, à la suite des travaux des Suédois 
Erdmann et Post, on eut introduit la méthode de l'analyse pollinique des 
tourbières, méthode qui permettait, grâce au pollen des arbres conservé 
dans la tourbe, d'établir la succession des divers types forestiers depuis 
l'époque glaciaire et dans les époques interglaciaires, Szafer s'attacha avec 
ses élèves à ce genre de recherches. C'est dans son laboratoire que fut 
organisée une série de recherches sur le pléistocène (diluvium) polonais, 
et c'est pour ces recherches-là que fut créée, sous l'égide de l'Académie 
Polonaise des Sciences et des Lettres, une nouvelle revue intitulée Starunia 
(du nom de la localité où fut trouvé un spécimen du Rhinocéros velu re-
montant aux temps de la toundra, et bien conservé dans le naphte). 

Jusqu'aujourd'hui ont paru vingt-sept fascicules de cette revue. On y 
trouve des lumières sur l'évolution de la flore forestière depuis le temps 
de la dernière glaciation. Sur l'initiative et à l'exemple du professeur 
Szafer, on a aussi procédé, dans d'autres centres scientifiques, à de nom-
breuses recherches d'après cette nouvelle méthode, de telle sorte que le 
pléistocène polonais a été sérieusement étudié et qu'il est assez bien connu 
aujourd'hui. 

Le professeur Szafer redoubla d'efforts dans ses recherches de paléo-
botanique lorsque, près de Kroscienko, dans les Pieniny, on eut découvert 
des couches extrêmement riches en vestiges de plantes du tertiaire (de 
l'âge du pliocène). C'était la première découverte de ce genre en Pologne, 
et c'était, de plus, l'une des plus riches en trouvailles parmi celles qui 
ont été faites en Europe. Se basant sur une analyse très poussée de l'im-
portant matériel ramené au jour, en particulier des strobiles et des fruits, 
le professeur Szafer. publia un ouvrage fondamental concernant le pliocène 
polonais, ouvrage intitulé La flore du pliocène de Kroicienko s/ Dunajec. 
Ire partie, générale (Mémoires de l'Ac. Pol. d. Sciences et des Lettres, 1946), 
2e partie, descriptive (ibidem, 1947). Ce travail, reconnu comme étant le 
meilleur de tous ceux qu'on a publiés à cette époque dans le champ de la 
biologie, obtint le Prix de la Société des Sciences de Varsovie. 

Poursuivant ses travaux sur les spécimens découverts à Kroscienko, 
Szafer porta son attention sur le très riche matériel recueilli pour le genre 
Tsuga (Studies on the Genus Tsuga Carr. in the Tertiary in Europe - Bull., 
1949). L'analyse biométrique des caractéristiques des strobiles et des ai-
guilles lui permit de relever deux variétés différentes : la variété euro-
péenne et la variété américaine ; elle lui permit aussi de projeter une 
intéressante lumière sur l'évolution de ces variétés dans le pliocène, ainsi 
que sur l'évolution des genres en général. 

Une étude plus approfondie de la flore du pléistocène ainsi que du plio-
cène précédant l'époque glaciaire, lui permit de faire une synthèse de ses 
recherches dans son travail intitulé Esquisse de l'histoire du développe-
ment de la flore de l'Holoarctide (Annales de la Soc. Pol. de Géol. 1946). 

Le professeur Szafer s'intéressait encore à la biologie des fleurs. En ce 
qui concerne les diverses époques de la floraison des plantes, il publia une 
étude sur Les saisons phénologiques en Pologne (Kosmos, 1922) ; quant aux 
associations végétales, il s'intéressa aussi à la statistique des fleurs dans 
les associations (Comm. d. Phys. de l'Ac. Pol. des Sciences et des Lettres,. 
1927) ; il composa un précieux manuel de la biologie des fleurs, manuel 



intitulé La vie des fleurs (Lwôw, 1927), ainsi que plusieurs brochures des-
tinées à la vulgarisation de ces questions ; une de ces brochures, écrite en 
collaboration avec sa femme, Mme Janina Szafer, est intitulée : Les fleurs 
dans la nature et dans l'art (1948). > > "i < 

Marchant sur les traces de son maître, Baciborski, Szafer devint un 
pionnier zélé de la protection de la nature. Depuis l'année 192Ô il se trouva 
à la tête de la Commission et, plus tard, du Conseil National pour la1 Pro-
tection de la Nature, et il développa à ce poste une activité très intense 
ên écrivant nombre 'd'articles' sur ce sujet et en combattant pour la con-
servation de la beauté de! son pays. A cet effet, il fonda, dirigea ou 
inspira toute une série de publications parmi lesquelles il faut citer Oehrona 
przyrody (La protection de la Nature, un volume par an au cours de 18 
années), le Bulletin trimestriel d'information (9 volumes, 1931-1939);,: des 
publications spéciales éditées sous forme de > brochures. (73 numéros), 
des monographies scientifiques, telles que celles de J. Paczoski {Les forêts 
de la Biafowieza, 1980) et de ;J>. Wallas (La végétation de la Babiag ra, 
1933), un manuel collectif Les trésors de la nature et leur protection,( 1932), 
des publications du Comité régional pour la Protection de la Nature en 
Grande Pologne et en Poméranie, qui paraissaient à Poznaii sous la rédac-
tion du professeur A. Wodziczko (9 fascicules). 

En sauvant ,des centaines de réserves de la destruction, en créant des 
parcs nationaux dans la Bialowieza, dans le massif de Sainte-Çroix ; ;dans 
les Pieniny, sur "la Czarna Hora, à Ludwikéw (près Poznaii), et en posant 
les bases de la création d'un parc national dans les Tatra, on assura des 
conditions fort avantageuses pour les recherches dans le milieu naturel, 
en stimulant et en facilitant des études su r la flore et sur la phytosocio-
logie. Après la guerre on a vu: paraître (en 1948) le dix-huitième volume 
annuel de la Oehrona Przyrody (Protection de la Nature)» .une série de 
nouvelles brochures, une: nouvelle revue mensuelle publjée^sous la direc-
tion du professeur Szafer et qui a pour titre : Chronmy priyrod : ojezystq 
(Protégeons la nature); Grâce à l'énergie et au dévouement du professeur 
Szafer, la Pologne peut revendiquer d'importants succès dans ce 
domaine. 

Ojj doit aussi au professeur. Szaier une précieuse, contribution à ^'histoire 
de la botanique en Pologne. Il publia sur.ee sujet les articles suivants : un 
Aperçu sur le développement de la géographie des plantes en Pologne au 
cours des 50 dernières années (Kosmos, 1928), Sur l'histoire d^e la protection 
de la nature (1932),. La poUç^romie végétale dans le retable de Wit Stwosz 
($.cta Sop. Bot. pol. XI, Suppl. 1934), les biographies de ses prédéce§seurs 
à la chaire de botanique à Cracovi.e, corrjme celles d'A. Éstreicher et de 
N.I.R. Czerwiakowski, et avant tout de M. Raciborski (1863-1917) à qui 
il a consacré plusieurs articles pour faire connaître la vie d'études de ce 
grand savant ainsi que les sources et les voies de sa créktion scientifique 
et de ¿on œuvre sociale ; il a publié une broçhuré de vulgarisation (M. Ra-
ciborski, lii48), et enfin, il a fait ériger à son thâître, après de patientes 
démarches1, un monument au Jardin Botanique de Cracovie. Il-a contribué 
à faire mieux apprécier les mérites du poète et géographe polonais Vincent 
Pol dans le db'maine de la géographie des plantes (Comm; Phys. de l'Ac. 
Pol. des Sciences et des Lettres, 1916), et a publié une série de « Vies » 
de botanistes polonais, ses collègues et ses disciples, tels qu'Antoine itmuda, 
Stéphane Jèntys, Eustache Woloszczak, Charles Walliseh,1 Màrian Soko-



iowski, Jean Grochmalicl^ Stanislas Sokolotvski, Adam Wodziczko 
et Désiré Szymkiewicz. 

Le professeur Szafer est un vulgarisateur de premier ordre, et il prend 
fréquemment la plume pour présenter d'une façon simple les résultats des 
problèmes scientifiques complexes. Ses deux livres où il rapporte ses im-
pressions de voyages à la. suite d'un séjour fait en Tunisie et aux Etats-
Unis, livres intitulés Au seuil du Sahara (1925) et Yellowstone, pays d'ours 
et fa sources, chaudes (1929) ont enrichi la, littératqre polonaise de voyages, 
et jSqn^ Epoque glaciaire (1946) dopne unie synthèse des ^cherches île 
l 'auteur , . . ' , . . , . . , . . , ».. ., „ .. . , • : t , ....„nui 

: ' • < ! , . : , > > , i . . . . . 1 1 

J$a, collaboration avec réminent pédagogue polonais B, Dyakowski, 
Szafje.r> a compos^ plusieurs manuels de botanique à l'usage des différentes 
c l ^ e s d'ensqignçirii;nt secondaire. 

Szafer f,u{ (loyen ije la Faculté de Philosophie de l'Université Jagelloniçpne 
au cours de l'a,nhée scolaire .1931-1932. Il ,exerça. les fonctipns de recteur 
dan^ leg,. ̂ .npées 193Ç-193Sj,, et celles de pro-çeçteur de ,1945 à 1947, 

, cqprs de .l'occupation a/lemandle,, Çrçafer échappe}, il est .vrai, au sort 
de ses, collègues de. l.'Ljnivprsi.té de Çrapoyiç qui furent déportas ,à. Qranienr 
bu^-g (où une vingtaine .Irouvèrtjnt la, piort),,, priais bientôt il fut expulsé 
deg t Instituts cle Botanique de Çracoyie par leur directeur .allemand, 
W^hçln; Herter, et en ipême. temps de son domicile. ,au Jardin Boianique, 
et |i ,eut.alors.,à subir up emprisonnement ¡de plusieurs mois : cependant, 
duçaptj tq\ite l'occupation,, certain de la viçtoire des Alliés, ¡il, travailla 
clandestinement .avec ç.eujf: qui prônaient l'esprit ,de résistance et prépa-
raientIçs plans de leur actiyité dans une; Pologne libérée., , , 

Depuis 1923,, Szafer est membre actif de l'Académie Polonaise des Sciep-
ce^.et des Lettrçs ; , depuis. 1945., il est directeur de, l a trpisièrne Section de 
l'Académie (Sciences-mathématiques), et, depuis 1947, vicenPrésident de 
l'Âpadémie ; ¡il, est aussi. rruenibre ¡actif de la, Société, des Sciences de. Var-
sovie et de la. Société des .Sciences, de Wroclaw, membre d'hpjineqr de .la 
Socjét^ polonaise. des Naturalisées (Société Copernic), de, ¿¡a Société Polo-
naise de, Denc^rologiep de la Société Polonaise de Cynégétique et de la. Ligue 
pour la Protecton de la Nature en Pologne. Depuis la fondatiop 4e la 
So.çjpté Polonaise, de Botanique,, il préside toujours la sectipn Cracoyienne 
de,,eptte Société et, cette année, ¿1 a.été ,élu sop membre;¡d'honneur. Il est 
au^gi l.e président de la Société Polonaise de Dendrologie. Pour, ce qui est 
de^cprppagnies savantes étrangères,, il est membre, des Açadémies deis 
Sç^pces de Prague et de Bucarest, des. Société? françaises et s^issqs .de 
Bpi^niqye^Sqcietas j*rçjrfa.una ef.flora Fennica, Societa^ Phytogeogra.phica 
Si^anq. ;, il est, p o u t r e , membre du Comité directeur, de l'Union Intçr-
najjp.nak' Phytogéogra.phique ayapt sop siège en Hollande. . ,, 

Depuis le moment où., en 1917, Szafer fut. npmmé professeur à l'Uni-
versité Jagelloniejine, il\a donné beaucoup d'essor à l'Institut de Botanique 
et „a, construit de nouvelles serres ; il, a .fait entièrement restaurer les an-
cienpeç ; il ^,conçu et, réalisé de nouveap^c plans pour le Jardin, bolaniquç 
et ,1'a .enrichi, d'un nombre considérable de plantes nouvelles. (Ce Jardin, 
créé en 178,^,. et qui se trouve situé à la périphérie de ,1a ville, a eu la 
chapje depç- pas se v$ir entourer cle ..constructions nouvelles, grâce à quoi, 
au.flours çles dçrpjères années,, on a pu l'agrandir, de sorte qu'aujourd'hui, 
c'qft,,Îe pius riche,Jardin Botanique,,de Pologne., 

Boleslaw HRYNIEWIECKI. 



N E C R O L O G I E 

JAN RUTKOWSKI 

(S. IV. 1888 — 22. V. 1949) 

Jean Rutkowski fut, avec François Bujak, un de ces savants infatiga-
bles qui ont fait le plus pour l'his'.oire des fa..s er des phénomènes écono-
miques en Pologne, et pour donner à ces études-là le caractère d'une bran 
che particulière de la science historique. Il étudia à l'Université de Lwôw 
sous la direction de Stanislas Zakrzewski et de Louis Finkel, et c'est à 
cette université qu'il obtint le grade de docteur en présentant une thèse 
intitulée : L'histoire de la trésorerie polonaise du temps d'Alexandre Ja-
gellon, publiée dans le Kwartalnik Historyczny et manifestement inspirée 
par les travaux d'Adolphe Pawinski sur la trésorerie et les finances polo-
naises à la fin du XVIe siècle. Jean Rutkowski devait par la suite s'opposer 
toujours davantage à l'école représentée par les savants de la vieille géné-
ration, en attribuant une importance décisive aux lois économiques mê-
mes. Cette orientation ne cessa de s'accentuer chez lui, et on peut le com-
prendre en remarquant qu'il avait des connaissances théoriques approfon-
dies en matière d'économie politique, qu'il maniait avec sûreté lés métho-
des statistiques et qu'il n'a jamais délaissé les problèmes de pure théorie. 

Il ne tarda pas à entrer en relation avec François Bujak qui, comme 
maître de conférences, était le premier à enseigner, à l'université de Cra-
covie, l'histoire de l'économie. Il publia bientôt une monographie sur Le 
Domaine de Brzozôw, propriété de l'évêché de Przemyil, au XVIII' siècle 
(dans les éditions de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres), 
étude qui marque le début de ses vastes recherches sur la campagne polo-
naise pendant les deux derniers siècles de l'ancienne République. Dans 
ce travail, il utilise largement la méthode statistique qui différencie on 
ne peut plus nettement l'histoire économique des autres branches de la 
science historique. 

Envoyé à Rome par l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, 
en 1909-1910, comme chargé de recherches dans les archives, il ne néglige 
pas pourtant ses études économiques, mais il s'y consacrera entièrement 
au cours des deux années qu'il passera ensuite à Paris. Sous la direction 
d'IIenri Sée, il s'attache à étudier certains aspects de la propriété foncière 
en Bretagne au XVIIIe siècle et fait paraître les résultats de cette enquête 
d'abord dans les Annales de Bretagne (1912) sous le titre : La répartition 
et l'organisation de la propriété foncière en Bretagne au XVIII' siècle, 
et puis en langue polonaise dans le Przeglqd Historyczny (1913). 

Après son retour dans le pays, il publie (dans Ekonomista, 1914) Studia 
nad po'oieniem wloscian w Potsce w XVIII wieku (Etudes sur la situa-
tion des paysans en Pologne au XVIIIe siècle). Peu de temps après, il donne 
(dans Kwartalnik Historyczny, 1916) une étude intitulée Przebudowa wsi 
w Polsce po wojnach w po'owie XVIII wieku (La transformation des 
campagnes polonaises après les guerres vers le milieu du XVIIIe siècle) 
et (dans les Mémoires de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, 
Section des Sciences historiques et philosophiques, vol. 61 1918) Statystyka 
zawodowa ludnosci wiejskiej w Polsce w drugiej polowie XVI wieku (Une 



statistique des métiers chez la population paysanne en Pologne, dans la 
seconde jnoitié du XVP siècle). Dans la première de ces deux études, il 
examine les conséquences des dévastations occasionnées par les guerres 
pour la structure économique et sociale des campagnes, et notamment en 
rapport avec le processus de reconstruction. Dans ce processus, c'est le 
manoir (c'et-à-dire le « grand propriétaire ») qui, étant plus fort au point 
de vue financier, a joué le rôle principal. Et, comme d'autre part, la bonne 
conjoncture persiste pour les exploitations agricoles grandes et moyennes, 
il en résulta une « prolétarisation » d'une grande partie de la population 
paysanne. Ceci est établi par des statistiques pour les trois voïvodies les 
plus éprouvées par les guerres, et ce résultat montre bien toute l'impor-
tance des recherches historico-économiques pour l'histoire général du pays. 

Dans la seconde étude, c'est le problème de la division du travail qui a 
reçu le plus d'attention. 

En 1917, Jean Rutkowski devint maître de conférences à l'Université 
de Lwôw pour enseigner l'économie politique à la Faculté de Droit et, 
en 1919, il fut nommé professeur d'histoire de l'économie à la Faculté de 
Droit et des Sciences Economiques de l'Université de Poznart qui venait 
d'être créée. Sa production continuait cependant à être aussi abondante 
que par le passé. En 1921, il publie, dans les travaux de la Commission 
historique de la Société des Amis des Sciences de Poznaft, un mémoire 
Skup solectw w Polsce XVI wieku, et en même temps un livre fondamen-
t a l : Poddaûstwo w'oician w XVIII voieku iv Polsce i niektôrych innych 
krajach Europy (La servitude des paysans au XVIIIe siècle en Pologne 
et dans quelques autres pays d'Europe). Une des conclusions de ce livre, 
c'est qu'en Pologne la servitude économique des paysans, si pénible qu'elle 
fût, était compatible avec un certain degré d'autonomie. Cette autonomie 
était même une condition essentielle de ce régime-là qui ne saurait être 
identifié avec la servitude personnelle. Il était en Pologne en vigueur 
comme une forme générale de vie économique, et seule la petite noblesse 
appauvrie, qui cultivait ie sol elle-même, représentait une exception à la 
règle. Ce travail a pour complément l'étude intitulée : Sprawa wloscïaûska 
w Polsce w XVIII i XIX voieku (La question paysanne en Pologne au 
XVIIIe et au XIXe siècle, 1922), où les mêmes problèmes sont traités d'une 
façon plus accessible au grand public. 

En 1923, Jean Rutkowski fait paraître son livre, Zarys gospodarczych 
dziejôw Polski w czasach przedrozbiorowych (Les lignes générales de l'his-
toire économique de la Pologne à l'époque antérieure aux partages), qui 
sera réédité deux fois (en 1946 et en 1947). Ce livre obtient, en effet, un 
succès comparable à celui qu'a eu l'histoire des institutions de l'ancienne 
Pologne de Stanislas Kutrzeba. 

Les conceptions théoriques du défunt se traduisent bien dans un exposé 
qu'il fit au IVe Congrès des historiens polonais, tenu en 1925, à Poznart, 
sous le titre : Sur le problème de la synthèse dans l'histoire économique. 
D'après lui, la synthèse en histoire doit consister dans la systématisation 
des faits historiques, et, au fond, c'est là encore une opération analytique. 
Quant à la recherche des concepts généraux et des lois qui régissent l'évo-
lution, elle doit être placée tout à fait en dehors du champ des recherches 
historiques proprement dites. Or, la construction « synthétique » devant 
aboutir à présenter « une connexion interne » des faits, il y a lieu de 
rechercher un facteur qui conditionne entièrement tous les éléments et le 



développement d'une organisation économique et sociale, et ce facteur ne 
saurait être, selon Rutkowski, que le principe de la répartition du revenu 
national (1). Mais, d'un autre côté, il y a un parallélisme entre les sciences 
historiques et les sciences théoriques, lequel garantit le caractère distinct 
et l'autonomie de l'histoire économique au sein des autres sciences histo-
riques, et conduit à reconnaître la dépendance fonctionnelle des différents 
domaines de la vie à une époque donnée. 

Au cours de cette même année paraît une élude de Rutkowski ayant 
pour titre Zagadnienie reformy rolnej w Polsce w XVIII wieku na lie 
reform przeprowadzonych we wsiach miasta Poznania (Le p r o b l è m e de 
la réforme agraire en Pologne au XVIII' siècle, à la lumière des réformes 
introduites dans les campagnes appartenant à la ville de Poznah) et qui 
offre aussi beaucoup d'intérêt en raison de la méthode employée par l'au-
teur. Dans ce travail, il est question d'une reconstruction de la vie des 
campagnes à la suite des dévastations occasionnées par la guerre, mais 
qui eut d'autres conséquences pour l'organisation des campagnes. Il s'agit 
de la plus ancienne réforme des loyers, qui se substituait à l'exploitation 
agricole dans les fermes appartenant à la grande propriété. 

A la même époque, Jean Rutkowski abordait l'histoire de l'industrie 
minière en Pologne. En étudiant ce sujet à la lumière des sources, il 
cherchait aussi à le rattacher à des phénomènes économiques d'allure plus 
générale. Il publia alors : Poczqtki kapilalizmu w kopalniach ch^cinskich 
(Les débuts du capitalisme dans les mines de Chçciny, 1925) ; Z dziejôw zup 
ruskich za Zygmunta Augusla (Pour l'histoire des mines de sel en pays 
ruthène au temps de Sigismond-Auguste, 1925) ; 0 podziale dochodôw w 
iupach ruskich za Zygmunta Augusla (La répartition du revenu dans les 
mines de sel en pays ruthène au temps de Sigismond-Auguste, 1927). Dans 
l'industrie de mines se laissent observer, d'une part, une exploitation à 
petite échelle et une exploitation coopérative (qui existait déjà au Moyen 
Age) et, d'autre part, une exploitation assurée par la Cour royale. Les 
formes capitalistes d'exploitation dérivaient de l'organisation royale (par 
un processus consistant à s'en rendre indépendant) ou bien de l'organi-
sation coopérative. Les conclusions que ces études ont permis de dégager 
ont été généralisées par l'auteur dans son histoire de l'économie polonaise. 

Jean Rutkowski s'est toujours tenu au courant des travaux poursuivis 
à l'étranger dans le domaine de l'histoire économique. De son côté il publia 
dans la Revue d'histoire économique et sociale un mémoire intitulé Le 
régime agraire en Pologne au XVIII' siècle (vol. 14, 15. 1926-1927). Presque 
en même temps parut en français son Histoire économique de la Pologne 
avant les partages (Paris, 1927, XII + 280 pages, ouvrage publié par l'Ins-
titut d'études slaves de Paris et couronné par l'Académie des Sciences mo-
rales et politiques). Ce livre s'écarte peu de l'ouvrage polonais ayant le 
même titre ; il donne surtout une bibliographie plus riche. Enfin, dans 
son article Le problème de la synthèse dans l'histoire économique, paru 

(1) Il dit notamment dans sa communication : « Une analyse plus 
détaillée des éléments du système économique et leurs rapports avec la 
question de la répartition du revenu social prouvent qu'ils restent tous en 
relation directe ou indirecte avec la question de leur répartition... Il s'ensuit 
que, considérant le fait du revenu social comme fondamental dans l'his-
toire économique, nous pourrons arriver à une synthèse complète du pro-
blème de l'histoire économique et sociale ». 



dans la Revue de Synthèse historique (Paris, 1927), il développait encore 
sa conception du revenu national comme facteur de synthèse et d'explica-
tion générale. 

En ce qui concerne les particularités des différentes provinces de l'an-
cienne Pologne au point de vue du régime agraire, on doit retenir le tra-
vail de Rutkowski Paûszczyzna i praca najemna w organizacji fpiwarkôiv 
krôlewskich w Prusach Krôlewskich za Zygmunta Augusta (La corvée 
et travail salarié dans l'organisation des fermes royales en Prusse Orien-
tale au temps de Sigismond-Auguste ; dans Roczniki Historyczne, tome IV, 
Poznari, 1928), qui fait ressortir l'importance du travail salarié en Prusse 
Orientale à cette époque-là en rapport avec les conditions singulièrement 
favorables à l'exportation du blé. 

Des problèmes d'une autre sorte et touchant davantage à l'histoire géné-
rale du pays ont été abordés par Jean Rutkowski dans une étude intitulée 
Gospodarcze podloze rozbiorow Polski (Les bases économiques des par-
tages de la Pologne ; dans Ruch prawniczo-ekonomiczny i socjologiczny, 
Poznan, 1930). En traitant ce sujet, l'auteur insiste sur le rôle qu'a joué, 
dans la ruine de l'ancienne République, le niveau de vie de la noblesse 
et surtout de la haute noblesse. Ce facteur a contribué, d'après lui, à l'ap-
pauvrissement de l'Etat. La part que les travailleurs agricoles avaient 
au revenu diminua, à cette époque, au point que la production agricole 
elle-même devait en souffrir. Ce sujet a été exposé par Jan Rutkowski en 
français dans l'article Les bases économiques des partages de l'ancienne 
Pologne (Revue d'Histoire Moderne, Paris, 1932). 

Au Congrès international des historiens, tenu à Varsovie, il fit une 
c o m m u n i c a t i o n s u r La genèse du régime de la corvée dans l'Europe Cen-
trale depuis la fin du Moyen Age (La Pologne au VIe Congrès Interna-
tiona] des Sciences Historiques, Varsovie 1930). En 1934, il publia à l'usage 
des spécialistes étrangers une Bibliographie de l'Histoire du crédit et du 
change en Pologne depuis le XV' siècle jusqu'en 1815 (History of the prin-
cipal banks, The Hague 1934). 

Parmi les autres travaux qu'il a fait paraître à cette époque, il faut 
mentionner les suivants : Co to byty folwarki w dawnej Polsce (Les fermes 
dans l'ancienne Pologne, Roczn. dz. spot, i gosp, .(Lwôw, 1934). Il les définit 
comme exploitations agricoles administrées sans que le propriétaire cul-
tive le sol lui-même. Dochody miejskie wlasnosci ziemskiej w Polsce w 
czasach nowoïytnych (Les revenus que la grande propriété foncière en 
Pologne tiraient des villes dans les temps modernes, Compes Rendus de 
la Société des Sciences de Varsovie, vo l . 28, 1935) ; Ze studiôw nad polozeniem 
czeladzi ¡olwarcznej w dawnej Polsce (Etudes sur la situation des tra-
vailleurs de ferme dans l'ancienne Pologne, Krakôw, 1938). Il traita ce 
sujet aussi en. rapport avec le problème de la répartition du revenu. Et, 
dans une publication polono-hongroise qui paraissait en langue française, 
il publia un article sur Les questions économiques et financières sous le 
règne d'Etienne Bathory, roi de Pologne (Krakôw, 1935). 

Jan Rutkowski présenta aussi d'importantes communications aux con-
grès des historiens polonais. En 1930, il donna, à la réunion de Varsovie, 
une caractéristique du capitalisme agraire en Europe dans les temps 
modernes (Kapitalizm agrarny w Europie w czasach nowoiytnych) et, en 
1935, prenant la parole au Congrès de Wilno, il traita des revenus de la 



grande propriété foncière en Pologne à l'époque moderne (Badania nad 
dochodami wielkiej wla.snosci ziemskiej w Polsce w czasach nowozytnych). 

C'est en 1938 que paraît, à Cracovie, le premier volume de son vaste 
ouvrage : Badania nad podzialem dochodcw w Polsce w czasach nowozyt-
nych (Recherches de la répartition des revenus en Pologne à l'époque 
moderne). Le second volume déjà préparé à l'impression fut détruit au 
cours de *la dernière guerre, en même temps que le second volume des 
Lignes générales de l'histoire économique de la Pologne, relatif à l'époque 
postérieure aux partages. 

Au cours de ces années parut cependant, en Angleterre, son travail : 
Médiéval Agrarian Society in its Prime ; Poland, Lithuania and Iiungary 
(le dernier chapitre ayant été préparé en collaboration avec le savant 
hongrois, le professeur Domanovszky) dans le I" tome de The Cambridge 
Economie Iiistory of Europe (Cambridge, 1942). 

Après la guerre, Jan Rutkowski publia la seconde édition (1946), modi-
fiée et complétée, du premier volume de son Histoire économique de la 
Pologne, à laquelle succède bientôt la troisième (1947). Cette dernière con-
tient déjà beaucoup de renseignements sur l'histoire économique des Terres 
Recouvrées. Mais, dans le courant de cette même année, il fait paraître 
séparément : P,ys historyczny w si na Slqsku (Esquisse d'une histoire de 
la campagne silésienne, dans Gospodarstwo wiejskie na ziemach odzyska-
nych 'N° 3, Warszawa, 1947), et organise des recherches sur le régime éco-
nomique instauré sous l'occupation allemande. Enfin, il achève le second 
tome de son Histoire économique de la Pologne, consacré à l'époque pos-
térieure aux partages. 

En 1946, il fit, à la séance solennelle de l'Académie Polonaise, une con-
férence sur le manifeste de Polaniec (lancé par Kosciuszko) à la lumière 
des réformes agraires en Europe au XVIII' siècle (Uniwersal polaniecki 
w swietle europejskicli reform rolnych XVIII wieku). 

Depuis la fin de la guerre, Jean Rutkowski s'intéressait aussi beaucoup 
, à l'organisation des recherches scientifiques. Ainsi, il a créé auprès de la 
Société des Amis des Sciences de Poznart un cercle d'études pour examiner 
les problèmes théoriques et pratiques que pose l'activité scientifique. C'est 
sur son initiative que ce cercle a publié un volume (le premier de la série 
projetée) inti tulée : Z zagadnien dydaktycznych wyzszego szkolnictwa (Les 
problèmes didactiques de l'enseignement supérieur, Poznart, 1948) et dans 
lequel on trouve aussi ses articles Wyklady czy konwersatoria (Cours ou 
conférences ?) et Wspomnienia o seminarium historycznym prof. Ludwika 
Finkla (Souvenirs du séminaire d'histoire du prof. Finkel (1). D'autre part, 
il a assumé aussi la rédaction des Roczniki dziejôw spolecznych i gos-
podarczych (Annales d'Histoire sociale et économique), dont le siège avait 
été transféré à Poznart, et fait paraître,"en collaboration avec F. Rujak, 

(1) Avant la guerre, J. Rutkowski a traité des problèmes de l'organisa-
tion des recherches scientifiques dans la publication Nauka Polska (La 
science polonaise) : O zadaniach pracy naukowej na prowincji w zakresie 
historii (Les recherches historiques en province, t. VI) et Organizacja nauki 
(L'organisation de la science et le progrès de la science : quelques remar-
ques sur le surcroît de l'organisation de l'activité scientifique, t. XIV). 
D'autre part, il a publié dans les Annales d'histoire économique et sociale, 
éditées à Paris par Marc Rloch, un article sous le titre Les centres d'études 
d'histoire économique en Pologne. 



les volumes VIII (1939-1946), IX (1947) et X (1948) de cette publication. 
Il s'est chargé de la direction générale de l'Encyclopédie Polonaise, publiée 
par l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Enfin, il a fait partie 
du Haut Conseil Scientifique auprès du Ministre de l'Education Nationale. 

Jan Rutkowski s'est consacré tout entier à l'histoire économique de la 
Pologne. Il a mis au service de cette discipline toutes ses qualités intel-
lectuelles et morales. Par ses recherches, il a éclairé un domaine peu 
étudié avant lui, et a contribué très largement à faire mieux connaître le 
passé du pays. Il nous a quittés étant en pleine possession de ses facultés 
productrices. Son apport à l'histoire de la Pologne n'est pas une œuvre 
fragmentaire, c'est un ensemble de très grande valeur. 

Le défunt était membre actif de l'Académie Polonaise des Sciences et 
des Lettres, de la Société des Sciences de Varsovie, de -la Société des Amis 
des Sciences de Poznan. Il faisait partie de la Société d'Histoire de Droit 
de Paris. 

Kazimierz TYMIENIECKI. 
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