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A près a v o ir  signalé  ses in té rê ts  p o u r la p ro b lém a tiq u e  des livres de 
p riè re  m éd iév au x  M m e U. B orkow ska a ré u n i les ré su lta ts  de ses 
recherches d an s une  am p le  m onograph ie . E lle a  a in s i m is a u x  m ains des 
lecteurs u n  ouv rage  sc ien tifiq u e  de q u a lité , re m a rq u a b le  p a r  la richesse des 
p roblèm es fo rm ulés d ’une  m an iè re  m oderne, su rp a ssa n t considérab lem en t 
sous ce ra p p o r t ses p réd écesseu rs  q u i s’é ta ien t occupés des recueils  polonais 
de p riè re s  des X V e - X V Ie s.

E lle a  fondé ses rech e rch es s u r  une  sé rie  de sources b ien  défin ie  et 
a u tan t q u e  possib le hom ogène : h u it liv res  de p r iè re  ay a n t a p p a rte n u  au x  
m em bres de la  fam ille  des Jage llons, conservés en  m an u sc rits  (dans un  cas 
sous fo rm e d ’incunab le) dans les b ib lio thèques po lonaises ou é trangères. Ces 
m onum ents, c réés e n  l ’espace d ’u n  siècle, e n tre  1430 e t 1530, av a ie n t é té la 
p roprié té  p ro u v ée  ou supposée  d u  ro i de  Pologne L ad isla s  I I I  le  V am énien , 
du ro i d e  B ohêm e L ad isla s  II, du  p rin ce  ro y a l A lex an d re  (fils de C asim ir 
Jagellon), d u  ro i de P o logne S ig ism ond Ier le  V ieux , d e  son  épouse Bona 
Sforza, en fin  d ’H edvige, fille  de  S ig ism ond Ier. L ’a u te u r  fu t confron tée a u x  
problèm es ex trêm em en t d iffic iles de la  d a ta tio n  e t d e  la  p rovenance  de ces 
recueils, en  p a r tie  seu lem en t réso lus d ’une  m an iè re  sa tis fa isan te  dans la 
li tté ra tu re  a n té r ieu re . M alg ré  les g ran d s  e ffo rts  déployés pour y  p a rv en ir, 
qui on t p e rm is  d ’a p p o r te r  to u te  u n e  sé r ie  de  p réc isions e t  de fo rm u le r des 
propositions, u n  assez g ran d  n om bre  de q u estio n s re s te n t à éc la irc ir, chose 
faisable san s  dou te  u n iq u e m e n t dans le  c ad re  de recherches d ’en v erg u re  
et com plexes s u r  la f ilia tio n  e t  d ’é tu d es  com parées p o rta n t s u r  les tex tes  
écrits com m e su r  l’iconograph ie  (nom breuses m in ia tu re s  o rn a n t les liv res 
de p riè re  royaux). R este  n o n  réso lue  l’a ttr ib u tio n  des recueils  de  p riè res  
anonym es (il s ’ag it év id em m en t p lu tô t de co m pila teu rs  q u e  d ’au teu rs  au  
sens s tric t), souven t nous ignorons les m ilieux  d an s lesquels ils on t é té

1 U. B o r k o w s k a ,  C hrześc ija ń sk ie  m odlitew niki w średniowieczu [Les liv re s  
de prière c h ré tien s  au M o yen  A ge], « K w artaln ik  H istoryczny », vol. XCII, 1985, n° 3, 
PP. 645- 672.
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com posés. O n n e  p e u t en  a t t r ib u e r  la  fau te  à l’a u te u r , car, com m e on l’a 
d it, le  p ro g ram m e q u i ira it d an s ce sens, d ev ra it d ép asse r le cad re  des 
re ch e rch es  ind iv iduelles . Il est cep en d an t év id en t que  l ’é ta t ac tue l 
d ’id en tif ica tio n  re s tre in t  assez  co n sid érab lem en t les possib ilités d ’in te r
p ré ta tio n .

En p lu s des libe ll i  p recu m  re te n u s , un des deux  liv res  de p riè re  d e  la 
re in e  B ona est u n  liv re  d ’H eu res e t le recu e il de p riè re s  don t se se ra it 
se rv ie  la  p rin ce sse  ro y a le  H edvige est u n  m an u e l p o u r la confession. Les 
d iffé ren ces génolog iques e t fo rm elles , im p o rtan tes  dans les recherches 
com parées e t s u r  la  filia tion , n ’o n t pas d e  s ign ifica tion  p a rtic u liè re  pou r 
l’o u v rag e  considéré. U. B orkow ska an a ly se  en  e ffe t les liv res  de p r iè re  des 
Jag e llo n s  « su r to u t com m e un  do cu m en t qu i re f lè te  l’u n iv e rs  des sen tim en ts , 
des rep ré sen ta tio n s , des m odes d e  p ensée  e t des a tt itu d e s  dev an t la ré a lité  
s u rn a tu re l le  e t tem p o re lle , en  ta n t  q u ’u n  docum en t e n re g is tra n t la dem ande  
de  fo rm es défin ies de  re lig io sité  e t d ’un  ap p a re il no tionne l c a rac té ris tiq u e  
de  ce tte  re lig io sité  » (p. 12). N ous re lev o n s en su ite  la tr è s  ju s te  re s tric tio n  
que  les liv res  de  p r iè re  « e n re g is tra ie n t ce qu i é ta i t  p lu tô t un m odèle e t une 
ex igence q u e  la ré a lité  ». L ’a u te u r  s ’e ffo rce  cependan t, quo ique  ce n e  soit 
pas le p rin c ip a l m o tif  de la ré f lex io n  développée dans le  liv re , de p a rv e n ir  
ju s q u ’à la  m e n ta lité  e t la sen s ib ilité  re lig ieu se  des Jagellons. E lle a d m e t en 
e ffe t q u e  l ’usage q u o tid ien  des liv res  de  p r iè re  a v a it  le  p lu s fo rtem en t 
m a rq u é  la  re lig io sité  d e  leu rs  u tilisa teu rs . J e  n ’a i n u lle m e n t l’in ten tio n  de 
m e ttre  e n  d o u te  le  rô le  des liv re s  de p riè re  d an s la fo rm a tio n  des a tt itu d e s  
de  dévo tion , d an s le  cho ix  d e  ce r ta in s  con tenus re lig ieu x  ou dans l’ass im ila 
tio n  p a r  l’u sag e r de  m o tifs  p ie u x  défin is. Il n e  fa it  pas non  p lu s de  doute 
q u e  le v e rb e  com m e l’im age a u x q u e ls  on a v a it so u v en t a ffa ire , d ev a ien t 
a g ir  s u r  l ’im ag ina tion . L ’a u te u r  sem ble cep en d an t qu e lq u e  peu su re s tim e r le 
rô le  des liv res  de p r iè re  d an s  la fo rm a tio n  de  la p ié té  des m em b res de 
la d y n a s tie  royale . J e  m e ttra is  ici d a v an ta g e  l ’accen t su r  le rô le  d ’au tre s  
fa c te u rs  d ’une  s ig n ifica tio n  to u t a u ss i g rande . Ce se ra it su r to u t l ’action 
ex e rc é e  p a r  les p ré d ic a te u rs  e t les confesseurs ro y au x , d ’a u ta n t  plus 
im p o rta n te  q u e  s ’e x e rç a n t au  m oyen  de la p a ro le  vive, e t beaucoup  plus 
in d iv id u a lisée . L a s e n tim e n ta lité  e t l ’im ag ina tion  re lig ieuses  des g ran d s  se 
tro u v a ie n t de p lu s  sous la p ress io n  de  to u t ce q u i ag issa it su r  les m asses 
ch ré tien n es  : les se rm o n s du  d im anche , la li tu rg ie  à  laq u e lle  on p a rtic ipa it, 
les p e in tu re s  d ’église. I l fa u t en fin  a v o ir  en  m ém oire  l’éd u ca tio n  des en fan ts 
ro y au x  o rie n té e  v e rs  la  fo rm a tio n  de  la re lig io sité  a u  tem p s où ils n e  se 
s e rv a ie n t pas enco re  de liv res  de p riè re .

L es liv res  de  p r iè re  ne  se m b len t d o n c  pas ê tr e  les m iro irs  d e  la 
p ié té  ré e lle  des Jage llons. C ela d ’a u ta n t  p lu s  q u e  ce rta in s  phénom ènes 
essen tie ls  de ce dom aine , co n firm és p reu v es  à  l’a p p u i p a r  les so u rces 
d ’a u tr e  genre , se  re f lè te n t fa ib lem en t dans les recu e ils  de p riè re s  ou  n ’y 
la issen t a u c u n e  em p re in te . U. B o rkow ska  fo u rn it à  l’a p p u i u n  a rg u m e n t 
trè s  é lo q u e n t en  in d iq u a n t q u e  les liv res  de  p riè re  acco rd a ien t trè s  peu 
de  p lace  a u  cu lte  des sa in ts. E lle co m p are  d ’une m an iè re  c o n v a in c a n te
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l’état de choses m entionné aux  m anifestations connues du culte voué aux 
saints p a r  les souverains de la dynastie jagellonne. Il s’agit surtout du culte 
des patrons du Royaum e de Pologne, dont le culte de st Stanislas de 
Szczepanów, riche de contenus idéologiques et p ra tiq u é  ardem m ent p ar les 
souverains polonais. Si le culte porté  en Bohême p ar Ladislas II à st 
Venceslas pouvait ren ferm er des contenus ex tra-relig ieux  (m anifestation des 
liens entre tenus par le roi avec la vieille et im portante trad ition  de la te rre  
et du Royaum e de B ohêm e2), dans le  culte de st S tanislas, p ratiqué p a r  les 
Jagellons régnant depuis longtemps déjà en Pologne, il fau t voir en prem ier 
lieu une disposition dévotieuse interne.

Les livres de p riè re  m anuscrits, p réparés pour des destinataires concrets, 
souverains et m em bres de leu r fam ille, contenaient les modèles de dévotion 
postulés p a r des cercles ecclésiastiques définis. U n décryptage plus précis 
de ces m ilieux est m alheureusem ent le plus souvent impossible. Laissant 
de côté les considérations qui pourra ien t abou tir à des hypothèses pour le 
moins difficiles à p ro u v e r3, l’au teu r a centré son atten tion  su r l’analyse des 
contenus pieux des livres de prière. Ces analyses, pondérées, menées avec 
prudence, constituent une s tra te  de haute qualité  dans la m onographie 
étudiée. Elles a ttes ten t aussi une bonne connaissance des orientations et 
phénomènes universels, européens, caractéristiques de la religiosité élitaire 
et populaire à l’époque considérée. Les recherches confirm ent la présence 
des phénom ènes aussi v ivants dans le christianism e du bas Moyen Age que 
le culte du Christ crucifié (avec un fort accent doloriste) et le culte de 
Marie s’exprim an t su rtou t dans la compassion pour la M ère Douloureuse et 
dans la confiance en l’intercession de Marie. Les livres de prière confirm ent 
aussi la v ita lité  du couran t eucharistique, davantage lié au culte de l’Hostie 
(dont la vue é ta it si hautem ent p risée au XVe s. tan t en Occident q u ’en 
Europe centrale) qu’à la participation fréquente au Sacrem ent de l’Autel. La 
proposition de la com m union fréquente des laïques, lancée par certains 
théologiens pragois et cracoviens dans les décennies charnières des X IV e 
et XVe s., é ta it rarem en t rep rise  plus ta rd , peu t-ê tre  sous le coup des 
expériences hussites. A la lum ière des recherches faites à ce jour, on peut 
être surpris p a r la m ise en vedette du culte des anges : la question est 
de savoir si l’on a a ffa ire  à sa propagation  ou à un  refle t d’une réalité de 
la foi moins bien connue jusque-là.

Les é ta ts  d ’âm e eschatologiques, fortem ent accentués dans la religiosité 
occidentale du bas Moyen Age, trouven t un  reflet en tre au tres sous la

1 Le contexte politique et idéologique complexe du culte de st Venceslas en 
Bohêm e est présenté par F. S m a h e l ,  T h e  Idea o f  th e  « N ation  » in Hussi te 
Bohemia,  « Histo rica », vol. XVI, 1969, pp. 185 et suiv.

2 Un historien qui associait volontiers (et pas toujours d ’une m anière 
convaincante) les textes des prières et des m éditations du bas Moyen Age à des 
milieux m onacaux définis, à des « écoles » de vie in térieure , etc. é ta it Karol 
G ó r s k i ;  voir ses études e t contributions réunies dans le recueil S tudia i m ateriały 
z  dzie jów  duchow ośc i  (E tudes  e t  m a té r ia u x  sur  l’histoire de  la sp iritu a lité ]. 
Warszawa 1980.
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fo rm e de p riè re s  p o u r é v ite r  la  m o rt ina tten d u e . On ne p e u t cep en d an t 
ex p liq u e r la c ra in te  de  la m o rt su b ite  dans l’E urope des Jag e llo n s p a r  
l’h é ritag e  de  la g ra n d e  ép idém ie  de  p este  n o ire  du m ilieu  du  X IV e s., ses 
rav ag es n ’a y a n t to u ch é  ni le  R oyaum e d e  Pologne ni la  Bohêm e. Il s’ag it 
donc de to u te  év idence  d ’u n  c lim a t p sych ique  p a rv e n a n t d ’O ccident, sous- 
ten d u  en  P o logne d u  X V e s. p a r  les fréq u en te s  ép idém ies de m alad ies 
con tag ieuses se  p ro p ag ean t s u r  de  v aste s  te r r i to i r e s 4. L es liv res de p riè re  
ex p rim en t au ss i les a tt itu d e s  e t rep ré sen ta tio n s  g énéra lisées à  l’époque 
considérée , a y a n t t r a i t  à  la  ré a lité  d e  l ’au -d e là . O n y  tro u v e  u n e  co n firm a
tio n  e n tre  a u tre s  de  la  p réd o m in an ce  abso lue  des a sp ec ts  physiques de  la 
d am n a tio n  é te rn e lle , en  com para ison  avec  les so u ffran ces sp iritue lles . Les 
tex te s  an a ly sés  p a r  U. B orkow ska tém o ig n en t au ss i du  tr io m p h e  ta rd if  de 
l’idée d u  p u rg a to ire  5, c e tte  g ran d e  déco u v erte  des théo log iens du  M oyen 
Age. C ela s’e x p rim e  s u r to u t d an s l ’ab o n d an ce  des p ra tiq u e s  p ieuses, con
nues aussi d an s d ’a u tr e s  sources, destinées à  sa u v e r les âm es du  pu rg a to ire . 
L a p résen ce  d an s les re cu e ils  d e  p riè re s  « sû res  », « in fa illib le s  », ag issan t 
au to m a tiq u em en t, à  te lle  ou a u tre  in ten tio n , la  v e rtu  p a rtic u liè re  a ttach ée  
à  des te x te s , des sym boles e t des signes défin is, p o rte  l’a u te u r  à p o se r la 
q u estio n  : p ié té  ou m ag ie  ? La ré f lex io n  s u r  ce su je t e s t au ss i s tim u lée  par 
l’a n a ly se  d u  co n ten u  du  p lu s  ancien  liv re  de p r iè re  royal, a ttr ib u é  
à L ad isla s  I I I  le  V a rn én ien  ; d an s ce recue il, u n e  p a rtie  des p riè res  re lève  
d e  la p ra t iq u e  d e  d é c o u v rir  l ’a v e n ir  au  m oyen  d ’u n  c ris ta l m agique. Il 
conv ien t de  fa ire  s ien n e  l’o p in io n  de  l ’a u te u r  q u ’à c e tte  époque-là  on no 
p e u t p as to u jo u rs  d is tin g u e r  la  lim ite  e n tre  la m agie  e t la  relig ion, e t  que 
les p ra tiq u e s  q u e  nous considérons com m e m agiques, po u v a ien t re lev e r 
d ’a tt itu d e s  p ieuses ch ré tien n es  a b so lu m en t o rthodoxes ; l’usage du  crista l 
m en tio n n é  é ta i t  in s c r it  d an s le  co n tex te  d ’une  p riè re  à  D ieu p a r  l’in te r
m éd ia ire  d e  la  V ierg e  M arie, des anges e t  des sa in ts. Il fa u t cep en d an t se 
so u v e n ir  ég a le m en t q u e  de  te lle s  a tt itu d e s  tro u v a ie n t d an s l’Eglise du  bas 
M oyen A ge de  sévères  c ritiq u es. P a rm i eu x  se tro u v a ie n t les théologiens 
se  te n a n t à  la g a rd e  d e  la p u re té  d u  cu lte  ch ré tien , p ra t iq u é  p a r  le c le rgé 
e t les la ïques. E n  Pologne, a u  com m encem en t d u  X V e s., le théo log ien  de 
C racov ie  S ta n is ław  d e  S k a rb im ie rz  con d am n a it certae orationes  en  tan t 
q u e  fa u tiv e s  e t su p e rs titie u se s  ; an a lo g iq u em en t é ta ie n t q u a lifiés  p a r  le 
m a ître  p rag o is  N ico las de  Ja w o r, a u te u r  d ’u n  tr a i té  s u r  les su p e rs titio n s  
ré p a n d u  en  E urope, les qu inze  Pater  e t A v e  q u i d ev a ie n t lib é re r  o u  in/c

4 Se fondant principalem ent su r les inform ations contenues dans la chronique 
de Jan  Długosz, M. H. M a 1 e w i c z dresse un  relevé des épidém ies qui ava ient 
ravagé la Pologne (Z ja w iska  p rzyro d n ic ze  w  re lacjach  d z ie jo p isa rzy  polskiego śred
n io w iecza  [Les p h é n o m è n e s  n a tu re ls  dans les re la tio n s des ch ro n iq u eu rs po lonais 
du M oyen  Age], W rocław 1980, pp. 145 e t sulv.).

5 Cf. S. B y l i n a ,  L ’e n fe r  en  P ologne m éd iéva le  (XIVe - XVe s.), « A n n a l e s  
E.S.C. », 1987, n° 5, pp. 1231 - 1241 ; i d e m .  Le pro b lèm e d u  p u rg a to ire  en  Europe 
c en tra le  au bas M oyen  A ge, dans : T h e  Use and A b u se  o f E schatologu  in the  M id d le  
A ges, Leuven 1988, pp. 473 - 480.
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âm es du  p u rg a to ire 6. D ans les m odèles d ’a tt itu d e s  e t de p ra tiq u es  re lig ieuses 
tran sm is  p a r  les liv re s  de p riè re  ro y au x , on p eu t re tro u v e r  de  n o m b reu x  
tra its  h ab itu e llem en t associés a u x  m an ifesta tio n s de la dévotion  p o p u la ire . 
U ne fois d e  p lu s  donc tro u v e  con firm a tio n  le  ju g em en t des chercheu rs  qu i 
av e rtis sen t d ev an t une  d is tinc tion  tro p  tran ch ée  de d eu x  n iv eau x  de p ié té  : 
é lita ire  e t p o p u la ire 7. J e  pense q u e  la m ise au  jo u r  ju s te m e n t de cet 
horizon de  dévo tion  des liv res  de  p riè re  des Jag e llo n s e s t un  acqu is 
im p o rtan t des recherches s u r  ce su je t.

Les liv res  de p r iè re  jagellons, y com pris ceux  du X V Ie s., se s itu a ien t 
dans les co u ran ts  de la p ié té  m édiévale , du h a u t com m e du  bas M oyen Age, 
celui d ’a v a n t la  R éform e. U. B orkow ska a ra iso n  de re m a rq u e r  q u e  la 
p riè re  e s t u n  phénom ène « de longue d u rée  », réag issan t avec un  ce rta in  
re ta rd  a u x  changem en ts  e t im pu lsions v en an t d e  l’ex té r ieu r . D igne d’a t te n 
tion  est la  rem arq u e  de  l ’a u te u r  q u ’il fa u d ra  a tte n d re  les recueils  de p riè res  
catho liques p o sté rieu rs  à ceux  é tu d iés  ici p o u r  re le v e r  une réaction  p lu s 
n e tte  à  la  p ression  de la  R éform e : a lo rs  com m enceron t à d isp a ra ître  les 
tex tes d e  p riè re s  « g a ran tie s  » e t apo trop iques.

U. B orkow ska a  liv ré  u n e  m onograph ie  où e lle  a en fe rm é  des réflex ions 
et des consta ta tions q u i dépassen t de  beaucoup  le cercle  de  p rob lèm es posés 
par les sources re ten u es. E lle s’in sc rit p a r  u n e  p a rtic ip a tio n  s ign ifica tive  
dans les recherches po lonaises e t un iv erse lles  s u r  la re lig io sité  ind iv idue lle  
et co llective d u  bas M oyen A ge e t du  com m encem ent des tem ps m odernes. 
Dans la  s t ra te  des d é ta ils  com m e d an s  celle  des généra lisa tions , l ’ou v rag e  
pose des questions sc ien tifiques, p a rfo is  au ss i il p rovoque la discussion. 
L’a u te u r  e lle -m êm e d ’a ille u rs  n e  cache pas les p rob lèm es non  réso lus 
jusqu’au  b o u t n i la poss ib ilité  de  d o n n e r d ’a u tre s  réponses. E t c’est au ss i 
une q u a lité  d igne  d ’a tte n tio n  de  c e tte  é tu d e  sc ien tifique  solide et trè s  
valable.

Stanisław Bylina

B ożena F  a b i a  n i, Na dworze W azów  [A la 
cour des V asa ], W arszaw a 1988, PW N, 177 pages, 
124 ill., tab l. général.

Le liv re  de M me B. F ab ian i m é rite  de re te n ir  l ’a tten tio n  ne se ra it-ce  
que parce  que c ’est une  oeuvre  p ionn ière . P o u r la  p rem ière  fois, en effet, 
l ’h is to riog raph ie  polonaise p résen te  u n  ouv rage  su r  la  v ie  quo tid ienne de la

6 S t a n i s ł a w  z e  S k a r b i m i e r z a  (Stanislas de Scarblm lrla), Se rmones 
sapientiales, éd. B. Chmielowska, Ire partie, Warszawa 1979 ; S. B y l i n a ,  Lict um- 
illicitum. M ikołaj z Jaw ora o pobożności m a so w ej i zabobonach  (Lic itum -illicitum. 
Nicolas do Ja w o r su r  la pié té  populaire et tes superstitions], dans : K u ltu ra  elitarna 
a kultura m asow a w  Polsce późnego  średn iow iecza , sous la dir. de B. G e r e m e k, 
Wrocław 1978, p. 142.

7 Cf. p. ex. J . D e l u m e a u ,  L eçon  inaugura le  fa i te  le Jeu d i 13 F évrier 1075, 
Collège de France, Paris 1975, pp. 16 et su iv.
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co u r ro y a le  en  P ologne d an s u n e  b rèv e  période  chronolog ique sous une  seu le  
d y n astie , m ais d an s le co n tex te  com paré  eu ropéen . E t ce  co n tex te  est, il fa u t 
l ’in d iq u e r to u t de su ite , ex c lu s iv em en t occiden ta l ; m an q u e n t les références 
à  l ’E u rope  c e n tra le  (H ongrie), o rien ta le  (Russie) ou d u  nord  (Suède) qui 
p o u rra ie n t p o u r ta n t a p p o r te r  des é lém en ts  essen tiels.

D ern iè rem en t, les h is to rien s acco rd en t de p lus en  p lu s d ’a tten tio n  aux  
p ro b lèm es d e  la  v ie  q u o tid ien n e  q u i, au  d é p a rt , il y  a  p lu s ieu rs  d izaines 
d ’années, c o n s titu a it u n  thèm e de d iv e rtissem en t. C ette  ap p ro ch e  a considé
ra b le m e n t changé, s u r to u t ap rè s  les tra v a u x  fo n d am en tau x  de N. E lias. L ’on 
a  com m encé à t r a i te r  p lu s sé rieu sem en t, sc ien tifiquem en t, ce prob lèm e, ce 
q u i a  e n tra în é  des e ffo rts  dans le sens de la  spéc ifica tion  de ce tte  sphère  
d ’é tudes, donc d e  sa  défin ition . L es ch e rch eu rs  ne son t to u jo u rs  pas d ’accord 
su r  ce p o in t e t  ch aq u e  h is to rien  d é fin it q u e lq u e  peu  a u tre m e n t le  cham p 
d e  ses in v estiga tions. B. F ab ian i, a u te u r  des tra v a u x  su r  le X V IIe s., dont 
ég a le m en t s u r  le  fo n c tio n n em en t de  la  cour royale , a  d iv isé  son ouv rage  en 
4 ch a p itre s  co rre sp o n d an t a u x  q u a tre  dom aines le p lu s souven t d iscu tés 
d an s  ana ly ses de la  v ie  quo tid ienne . C e son t : 1) « L a m aison  » — ta n t sous 
l’a sp ec t d e  l ’a rc h ite c tu re  que  de  la  fon c tio n n a lité  de la  résidence , m ais aussi 
d es lien s de fam ille  e t des ra p p o r ts  e n tre  les m em bres de la  fam ille  royale, 
e n tr e  ce lle -c i e t  le s  co u rtisan s  e t  les dom estiques ; 2) « L es jou rs o rd i
n a ire s  » —  m ode de v ie  du so u v era in  e t des m em bres de sa  fam ille , h ab ille 
m ent, n o u rr itu re , é ta t  de san té , m alad ies  e t m éd icam en ts, en fin  la  m o rt ; 
3) « L es jo u rs  de  fê te  » — fian ça illes  e t  noces des rois e t des a u tre s  m em bres 
de la  dynastie , ég a lem en t des co u rtisans , bap têm es, fes tin s , ca rn av a l, vie 
re lig ieu se  qu i, cep en d an t, s u r to u t en  ce tte  période, n ’é ta i t  pas a ttachée  
u n iq u em en t a u x  fê tes, en fin  les fu n é ra ille s  ; 4) « L ’é tiq u e tte  e t le  cérém o
n ia l » — in fluences espagno les ex ercées su r  la  cou r polonaise, a tt itu d e  de  la 
nob lesse  polonaise  d e v a n t le  cé rém o n ia l de cour, l ’é tiq u e tte  « à  la  sa rm a te  ».

U ne g ran d e  q u a li té  du  liv re  e s t que l ’a u te u r  a  la rg em en t u tilisé  les 
sources d ’a rch iv es  (A rch ives C en tra le s  des A ctes A nciens à V arsovie, 
a rch iv e s  de  la  co n g réga tion  des v is itan d in es  à V arsovie, B ib lio thèque  des 
C zarto ry sk i à C racov ie , B ib lio thèque  N ationa le  à V arsovie , B iblio thèque 
des O ssoliński à  W roc ław , C e n tre  de D ocum enta tion  de l’in s t i tu t  d 'H isto ire 
de l’A cadém ie  P o lo n a ise  des Sciences à C racovie , A rch ives N ationales 
à P a ris , A rch iv io  C ap ito lino  à  Rom e, B ib lio thèque N a tio n a le  à Paris, 
co llections du  M usée C ondé à C h an tilly ). I l a  a in s i é té  possib le  d ’in trodu ire  
d an s  le te x te  de nom breuses d o nnées ju sq u e -là  ignorées. S u rto u t l ’u tilisation  
des liv re s  des com ptes de la  co u r a  fou rn i de nom breuses p réc ieuses in fo r
m a tio n s économ iques e t  su r  les m oeurs.

L e  liv re  com m ence p a r  une  p ré se n ta tio n  de l ’a rc h ite c tu re  du  château 
ro y a l à  V arsov ie  du  p o in t de v u e  de son u s a g e r— la  fam ille  roya le  e t la  cour 
(pp. 9 e t suiv.). S o n t en su ite  p ré se n té s  (pp. 21 e t suiv.) les héros du  réc it — 
les m em bres de la  d y n a s tie  des V asa v iv a n t en  Pologne dep u is  octobre 1587, 
c ’e s t-à -d ire  d epu is  l ’a rr iv é e  de S ig ism ond I I I  e t de sa soeu r A nna ; le  tableau 
généalog ique  des pages 18 - 19 v isu a lise  les a tta ch es  fam ilia les des Vasa
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polonais, leu rs  liens avec les Jage llons, les H absbourg , les B ourbons e t les 
Gonzague. L ’a u te u r  ana ly se  le ca rac tè re  des m ariages des V asa polonais 
successifs e t les ra p p o r ts  p a r  eu x  en tre te n u s  avec leu rs  fem m es (il a u ra i t  
été in té re ssan t de  p ro je te r  ces in fo rm ations su r  la  to ile  de fond de la 
situa tion  politico-sociale gén éra le  des re ines en  Pologne, su r to u t sa spécific ité  
en com para ison  des a u tre s  pays), e t se penche su r la  question  des liens 
ex tra -co n ju g au x , en tre  a u tre s  l ’a ffa ire  connue des R adzie jow sk i (pp. 32 e t 
suiv.). D om m age que le liv re  de A. K ersten  su r  H ieron im  R adziejow ski a it  
paru  tro p  ta rd  pou r ê tre  u tilisé  p a r  B. F ab ian i. L ’a u te u r  a accordé  une p lace 
assez im p o rtan te  à la  qu estio n  des en fan ts  (pp. 35 e t suiv.) : les soins a u x  
en fan ts e t leu r éducation , qu e lq u e  peu  moins, m alheu reusem en t, à  le u r  
instruction , p o u rta n t im p o rtan te . Il co n v ien d ra it de se d em ander dans quelle  
m esure l’éducation  des en fan ts  au  ch â teau  à  V arsov ie  é ta it  a typ ique , dans 
quelle m esu re  elle d if fé ra it de l ’éduca tion  des en fan ts  des m agnats et, p lus 
largem ent, de la  noblesse, e t ce q u ’il y  a v a it  de com m un dans ce tte  éd u ca
tion. T rès  in té re ssan te s  sont les considéra tions su r  l ’a tt itu d e  des p a ren ts  
royaux  en v e rs  la m o rt de  l’en fan t (pp. 50 e t suiv.). Les in fo rm atio n s fou rn ies 
a ce su je t n ien t les thèses fo rm ulées p a r  ce rta in s  ch erch eu rs  s ’occupan t de 
la fam ille  au  X V IIe s. (p. ex. L. S tone) su r  l ’absence  abso lue  de liens ém o tion 
nels, due à la  m o rta lité  p ré ten d u m en t élevée (il ne v a la it pas la  pe ine  
d’ « in v es tir  » ses sen tim en ts dans une  ex istence  si frê le). E t une fois encore : 
dans quelle  m esu re  ce t engagem ent ém otionnel re lev é  p a r  l’a u teu r , le déses
poir e n tra în é  p a r  la m o rt de l ’en fan t, é ta it- il un  phénom ène typ ique  de la 
Pologne de ce tem ps (ne se ra it-ce  que  dans les m ilieux  des m agnats e t de 
la riche noblesse), e t dans quelle  m esu re  c’é ta it  une excep tion  ? Ce se ra it 
une im p o rtan te  co n tr ib u tio n  au  p rob lèm e de la re la tio n  e n tre  la cu ltu re  
élita ire  e t popu la ire , celle  des la rges couches sociales. L ’a u te u r  développe 
des considéra tions trè s  in té ressan tes  su r la  g ran d eu r , la  com position e t le 
fonctionnem ent de la  cour royale  (pp. 53 e t suiv.). E t là  une question  se 
pose : dans quelle  m esu re  la  cour roya le  en  Pologne d iffé ra it-e lle  p a r ses 
d im ensions e t sa s tru c tu re  des cours des m ag n a ts  de ce tem ps ? C erta ines 
recherches o n t dé jà  é té  effec tuées su r la cour des Z am oyski e t ce rta in es  
autres cours de m agna ts, la  con fro n ta tio n  de ces données se ra it ex trêm em en t 
instructive. B. F ab ian i accorde une p lace  im p o rtan te  à l ’em ploi du  tem ps de 
d ifféren ts so u v era in s  de la  d ynastie  des V asa (p. 63) : ce son t de précieuses 
inform ations qu i p ro je tte n t un éc la irag e  su r  la  pe rso n n a lité  des souvera ins 
particu liers com m e su r le fonc tionnem en t du  pouvo ir c en tra l en  Pologne au  
XVIIe s. (rem arquons que ne  so n t pas p résen tées les occupations du ro i 
pendant les d éb a ts  de la  D iète). L ’hab illem en t ro y a l fa i t  l’ob je t d ’une p ré sen 
tation trè s  am p le  e t com péten te  (pp. 77 e t suiv.) e t les illu s tra tio n s b ien  
choisies d o n n en t du  re lie f  au  tex te . In té re ssan te s  son t au ssi les considéra tions 
sur la tab le  roya le  (pp. 83 e t suiv.), quo ique  là  au ss i on a im e ra it des com 
paraisons avec  la tab le  des m agnats  de ce tem ps e t  il s e ra it u tile  de re lever 
les données re la tiv e s  no n  seu lem en t à la  consom m ation  m ais au ss i à  la  tenue  
a tab le  e t a u x  règ les du  sav o ir-v iv re . L ’a u te u r  t r a ite  sép a rém en t des m a-
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lad ies qu i a tta q u a ie n t les m em bres de  la dy n astie  des V asa e t des t r a i te 
m en ts  au x q u e ls  ils se  so u m e tta ien t (p. 88). E lle sou ligne assez fo r t à ce 
p ropos l ’inefficac ité , pa rfo is  la  nociv ité  des procédés th é ra p e u tiq u e s  de 
l ’époque. O n p o u rra it co m p lé te r ces in fo rm ations p a r  u n e  certa in e  ré h a b ili
ta tion , m a lg ré  tou t, de  ce rta in es  m éthodes, p. ex . la  fam euse  saignée (éven
tu e lle m e n t le reco u rs  a u x  sangsues) qu i, à la lu m iè re  de  la m édecine m o
derne , n ’e s t pas d ép o u rv u e  de  ju s tifica tio n  ra tio n n e lle . A une époque 
ca rac té risée  d an s les h au te s  sp h ères  de la  société  p a r  une  consom m ation 
excessive  de  v ian d e  e t  de m a tiè re s  g rasses, ce p rocédé p ro tég ea it co n tre  la 
dégénérescence du  san g  co n d u isan t à  l’hyperco ag u lab ilité  du sang e t au x  
em bolies m orte lle s . B. F ab ian i a  eu  ra iso n  de  ne pas p asse r sous silence les 
ép idém ies e t  le u r  im p ac t si d ra m a tiq u e  su r  la  vie « qu o tid ien n e  » de ce 
tem ps (pp. 92 e t suiv.), don t l ’h o rre u r  n ’é p a rg n a it pas la  cour royale . D om 
m age q u ’e lle  n ’a it pas m is à p ro f it l ’a r tic le  de A. K a rp iń sk i su r les fléaux  
é lém en ta ire s  à V arsov ie  au x  X V Ie e t X V IIe s. (« R ocznik  W arszaw sk i », 
t. X V I, 1981). Il conv ien t d ’a jo u te r  que les ép idém ies du  genre de la M ort 
N oire c ’é ta it, com m e l ’on t d é co u v e rt récem m en t les chercheu rs , non la peste 
o rd in a ire  ou la  p e tite  vérole, m ais un  type d is tin c t de contag ion  d ite  « bu b o 
nic p lague  » p rovoquée  p a r  le  germ e Y ers in ia  pestis  in tro d u it dans le sang 
de l ’hom m e p a r  une  p iq û re  de la  puce des ra ts .

L a m o rt du ro i e t le  cé rém on ia l fu n é ra ire  in té ressen t l ’au teu r, con fo rm é
m en t à la te n e u r  du  liv re , com m e un  phénom ène p rivé  (pp. 95 e t suiv., 141 et 
suiv.) : elle le u r  a  consacré  des pages in té re ssan te s  qu i p e rm e tte n t de je te r 
u n  re g a rd  d an s les ré a lité s  de la  vie du  X V IIe s. Il co n v ien d ra it d ’y a jo u te r 
l ’asp ec t pub lic  du  phénom ène (p eu t-ê tre  en u tilisan t l’ex ce llen t tra v a il de 
J . C hrościck i P om p a  funebris) .

L es dépo u illem en ts  la b o rieu x  des sources on t perm is à l ’a u te u r  de réu n ir  
d ’a b o n d an ts  m a té r ia u x  (pp. 102 e t suiv.) su r les so lenn ités fam ilia les (m a
riages, bap têm es), la  cé léb ra tio n  des fê tes, les d iv ertissem en ts  p e n d a n t le 
c a rn av a l. M an q u en t que lque  peu les données com para tives , su rto u t re la tiv e 
m en t au  ca rn a v a l qu i é ta i t  un  phénom ène eu ropéen . D ans de nom b reu x  pays 
ju s tem en t, le  tem ps du  ca rn av a l a p p o rta it un  rap p ro ch em en t des cu ltu res 
des é lites  e t des c u ltu re s  po p u la ires , in tro d u isa it aussi le  m om ent im portan t 
de la ré a lisa tio n  du  m onde à reb o u rs  (u p s id e -d o w n ), co n s titu an t selon de 
n o m b reu x  ch e rch eu rs  une « soupape de sécu rité  » e x trêm em en t im portan te  
dans la  m en ta lité  sociale, p e rm e tta n t le défo u lem en t (dans une certa ine  
m esure) sous une  fo rm e pac ifique , de d ivertissem en t, é v a c u a n t a in s i les 
conflits  sociaux . Q ue des é lém en ts  de ce phénom ène a p p a ra is sa ie n t au ss i en 
Pologne, on le  v o it ne  se ra it-c e  que d ’a p rè s  la  m en tion  à la  page 130 du 
d iv e rtis sem en t de d ég u isem en t où le ro i d ev en a it p aysan  e t la  re ine , p ay san 
n e  fran ça ise .

U n c h a p itre  e x trê m e m e n t im p o rta n t (pp. 149 e t suiv.) tr a ite  de l ’é tiquette  
e t  du  cé rém on ia l à  la  cou r des V asa. E ta b lissa n t des com para isons avec  le 
cé rém on ia l tr è s  déve loppé  des cou rs des so u v era in s abso lus, l ’a u te u r  est 
q u e lq u e  p eu  p o rtée  à  id éa lise r la « s im p lic ité  » sa rm a te , en  a ff irm a n t p. ex.
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que la plaie des querelles de préséance est apparue en Pologne en tan t 
qu’im itation des modèles étrangers de com portem ent. J ’y verrais plutôt des 
racines indigènes plongeant dans les moeurs et la m entalité de la noblesse 
polonaise. En écrivant sur le respect m anifesté au roi et à sa famille, il 
aurait peu t-ê tre  fallu dire que cela n ’em pêchait pas de susciter des rokosz  
(révoltes), de publier des pam phlets et des vers virulents contre les souve
rains et leurs épouses. (Qu’est-ce qu ’on n ’écrivait pas sur Louise-M arie 
p. ex. ! Il sera it in téressant de consulter sur ce point l’anthologie établie par 
J. Nowak-Dłużewski). J ’aurais égalem ent aim é que soit posée la question 
essentielle pour le problèm e de la  cour royale : était-elle toujours sous les 
Vasa un modèle à im iter p a r  les m agnats et la noblesse, comme c’était le 
cas en Occident, ou avait-elle déjà cessé d ’être chez nous un tel modèle ?

Le livre de B. Fabiani est certainem ent un ouvrage de pionnier et 
l’auteur peut-ê tre  enchaînera elle-m êm e avec lui dans ses recherches 
ultérieures. Dans un livre d ’une masse réduite ont été enferm és quantité 
de problèmes im portants et de nombreuses inform ations nouvelles sur le 
XVIIe s. toujours encore peu connu chez nous. Les qualités du livre sont 
rehaussées p a r  son a ttray an te  forme litté ra ire  et p a r d’abondantes et p ré
cieuses illustrations.

M aria Bogucka

Andrzej Z a h o r s k i ,  Spór o S tanisław a Augu
sta [La controverse  sur S tanislas-Auguste] ,  W ar
szawa 1988, PIW , 472 pages.

Il pourra it sembler exagéré de consacrer un ouvrage de plus de 400 pages 
à l’histoire de la controverse engendrée par l’appréciation d ’un personnage 
historique, et que l'au teur m anque de sujet im portan t et intéressant. La 
lecture du to u t dernier livre de A. Zahorski convainc cependant qu’il n ’en 
est rien. Je  pense, quoiqu’il me soit difficile d ’en trer dans les sentim ents du 
lecteur non professionnel auquel ce livre est destiné, q u ’il ne déçoit pas les 
attentes : le problèm e est présenté avec verve, d ’une m anière claire et 
honnête à la fois, sans chercher les effets faciles, e t que le su je t lui-même 
n’est pas momifié : il renferm e des questions qui parlen t à l’imagination 
et font v ibrer les émotions. En même temps, du point de vue professionnel, 
il faut rem arquer que ces presque 500 pages n ’ont pas suffi pour épuiser le 
sujet auquel on pourra plus d’une fois revenir sous des formes différentes, 
bien qu’évidem m ent le livre en question apporte une im portante contribution 
a son élaboration.

L’abondance des m atériaux  utilisés, illu stran t ce débat deux fois sécu
laire, et en même temps la répétabilité de ses tram es essentielles, rendaient 
très difficile sa présentation. L ’au teu r a  adopté la m anière la plus simple 
et, comme il semble, la m eilleure pour le lecteur non spécialiste : il rapporte
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su ccessiv em en t les ju g em en ts  p o rté s  p a r  d iverses p erso n n es s u r  S tan isla s- 
A uguste , en re g ro u p a n t ces personnes selon le c ritè re  chronolog ique. A insi 
le  liv re  a é té  d iv isé  en  tro is  c h ap itre s  : I. « A ux  y eu x  des con tem porain s », 
II . « D ans les an n ées de d om ina tion  é tra n g è re  », II I . « L es tem ps les plus 
récen ts  ». L e c h a p itre  II e s t ré p a r ti  en  so u s-ch ap itre s  : « R om an tism e », 
« P o sitiv ism e », « Je u n e  P ologne » ; le  ch ap itre  III en  : « D ans la  Pologne 
in d ép en d a n te  » e t « Ic i e t m a in te n a n t », c’e s t-à -d ire  la  période a p rè s  la 
S econde G u e rre  m ond ia le . I l n ’a  év id em m en t pas é té  possible d ’app liq u er 
des co u p u res chrono log iques s tr ic te s . D ans le so u s-ch ap itre  « P ositiv ism e » 
s ’e s t tro u v ée  une én o nc ia tion  d ’A lek san d er Ś w iętochow ski, m ais de 1935 ; 
dans le  so u s -c h a p itre  « J e u n e  Pologne » o n t é té  an a ly sés  les t r a v a u x  do 
W acław  T okarz, y com pris  L ’insurrection  de Varsovie  p a ru e  en 1934. P a rm i 
ceux  d o n t o n t é té  re te n u e s  les énoncia tions, p réd o m in en t p a r  la lo rc e  des 
choses les h is to rien s. U n iq u em en t dans le so u s -ch ap itre  « R om antism e » ils 
le cèden t p o u r le  n om bre  a u x  gens de le ttre s  (M ickiew icz, S łow acki, Pol, 
U je jsk i, R zew uski, K raszew sk i, S iem ieńsk i). D ans le so u s-ch ap itre  « P o siti
v ism e », ceu x -c i son t rep ré sen té s  u n iq u em en t p a r  la  « positiv iste  », douteuse 
en l’occurrence  (ce d o n t l ’a u te u r  se ren d  com pte), K onopnicka e t son Livre 
de chan ts  h is torique  ; e t dans le  so u s-ch ap itre  « Je u n e  Pologne » p a r Rey
m ont, Ż erom sk i e t W ale ry  P rzybo row sk i, éc riv a in  p o u r la jeunesse, e t le 
l i t té ra te u r  de tro is ièm e  ra n g  Ignacy  G rab o w sk i : les frag m en ts  c ités de sa 
trag éd ie  S tan is la s -A u g u s te  d én o n cen t un  n iveau  ho n teu sem en t bas de cul
tu r e  h is to riq u e . D ans le  so u s -ch ap itre  « D ans la P o logne in d ép en d an te  » ont 
é té  re te n u s  : S ta n is ła w  W asy lew sk i se s itu a n t à  la  lim ite  de la litté ra tu re  
ro m an esq u e  e t  de la  v u lg a r isa tio n  h is to rique , e t la  tr in ité  assez hétéroclite 
A rtu r  O ppm an , W acław  B e ren t e t  K aro l Z byszew ski ; e t dans le  dernier 
ch a p itre  L echoń, B reza , Ł opa lew sk i, Z aw ieysk i, B ra n d s ta e tte r , S ito, Śm i
gielski e t  d eu x  p u b lic is tes  h is to riq u es : Ł u b ieńsk i e t Ja s ien ica . D ans le 
so u s -ch ap itre  « D ans la  Po logne in d ép en d an te  » s ’est tro u v ée  une description 
de la  tra n s la tio n  du  cercueil co n ten a n t la  dépouille  de S tan islas-A uguste  
à  W ołczyn, on t au ss i é té  résu m ées de nom breuses énoncia tions des répon
d an ts  à la  cé lèb re  en q u ê te  lan cée  p a r  le périod ique  « W iadom ości L ite
rack ie  » [N ouvelles li tté ra ire s ]  et, ex cep tio n n e llem en t ici, on t é té  analysés 
les frag m en ts  c o rre sp o n d an ts  de p lu s ieu rs  m anue ls  sco la ires de ce temps.

De la  co n stru c tio n  de l ’exposé  ad o p tée  d an s ces c h ap itre s  d iffè re  celle 
du  ch a p itre  « A ux  y eu x  des co n tem p o ra in s », su r to u t son p rem ie r sous- 
c h a p itre  in titu lé  « Les m ém o ria lis te s  ». Se fo n d an t en p a rtie , com m e il l ’écrit, 
su r  le  tr a v a il  de m a îtr ise  de son é lève  M arzena D ęb ińska , l ’a u te u r  rap p o rte  
les én onc ia tions des m ém o ria lis te s  non  d an s l’o rd re  chrono log ique de la 
tra n sc rip tio n  de ces sou v en irs , m ais dans l ’o rd re  ch rono log ique  des événe
m en ts  d éc rits . L es so u s -ch ap itre s  su iv an ts  p ré se n te n t : l’au to -apo log ie  de 
S tan is la s -A u g u s te  Propos s u t  le roi de Pologne, le p am p h le t De l'adoption 
e t  de la chu te  de la C ons t i tu t ion  polonaise d u  3 Mai, la  ré p liq u e  à ce 
p am p h le t qu i ne s ’ap p e lle  pas ex ac tem en t D éfense de S ta n is la s -A ug us te  (son 
v ra i ti tre , com m e l ’é c r i t  l’a u te u r  à la  page 68, est R em a rqu es  sur le livre
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« De l'adoption... »), les m ém oires du ro i lu i-m êm e, la poésie de son tem ps. 
Le d e rn ie r  so us-chap itre , in titu lé  « Les épigones de l ’époque », rap p o rte  
assez am p lem en t l’apologie du ro i de la  p lum e du  g énéra l K om arzew ski, 
beaucoup p lu s  b rièv em en t l ’oeuvre de R ulh ière , il re la te  au ssi les jugem ents 
de W ybicki, ceux  d ’Al ek san d er L inow sk i de son p am p h le t Lettre  à u n  am i  
et ce rta ines  énoncia tions de K o łłą ta j ap rès  le tro isièm e partage .

J e  pense q u ’il fa u d ra it  tra n s fé re r  dans ce d e rn ie r so u s-ch ap itre  l 'im 
mense m a jo rité  des tex tes  m ém oria listes , trè s  ra re m e n t éc rits  au  m om ent 
où se jo u a ien t les événem ents décrits , non fondés, le p lus souvent, su r la 
connaissance personnelle  des événem en ts, souven t au ss i réd igés confo rm é
m ent à la convention se g én éra lisan t au  X IX e s. selon  laquelle  on voya it 
S tan islas-A uguste  e t son tem ps, a d a p ta n t à  ce tte  convention  les d ém o n stra 
tions to rtueuses , rem plies de tou tes so rtes d ’inven tions. L ’analyse des 
opinions su r  S tan is la s-A u g u ste  e t son activ ité , e ffec tivem en t form ulées de 
son tem ps, d em an d e ra it de fa ire  appe l à d ’a u tre s  sources, su rto u t la co r
respondance e t  les é c rits  po litiques de l’époque, m ais c’est un dom aine a u 
quel il fa u d ra it  consacrer une m onograph ie  d is tinc te .

Un a u tre  prob lèm e encore, que l 'a u te u r  n ’a  pas pu la rg em en t et p ro 
fondém ent an a ly se r p a r  m anque de p lace e t du  fa it du d e s tin a ta ire  du liv re , 
m éritera it une m onographie , no tam m en t l ’accro issem en t du  savoir sc ien ti
fique su r l ’époque de S tan is las-A u g u ste . Nous trouverons év idem m ent p lus 
d’une in fo rm ation  su r ce su je t dans le liv re  ici analysé. Sa visée cep en d an t 
était de m o n tre r com m ent chacun  des au teu rs  considérés ap p réc ia it le ro i 
et non s ’il a  ap p o rté  quelque  chose de nouveau  à n o tre  connaissance su r 
lui : de ce fa it on t é té  rap p o rté s  les jugem en ts c o n stitu an t une nouveau té  
scientifique com m e, e t su rto u t, les opin ions rép é tées  ap rès  d ’au tre s , ab so lu 
ment couran tes, ou fo rm ulées sans se soucier des r ig u eu rs  scien tifiques. Un 
exem ple é lo q u en t de la réa lisa tio n  d ’une te lle  conception est donné p a r 
l'am ple passage (pp. 388 - 392) consacré, à ju s te  ti tre  d ’ailleu rs, à l ’ouvrage  
de W. Ł ukaszew icz Targowica et l ' insurrection de Kościuszko  se d is tin g u an t 
par ce q u ’il n ’a rien  a p p o rté  de nou v eau  à l ’é ta t  des recherches. Une au tre  
conséquence de ce tte  concep tion  é ta i t  d ’acco rd er dav an tag e  d 'a tten tio n  
à l’ouvrage, ex ce llen t m ais de v u lg a risa tio n , de  K. H . R ostw orow sk i Le  
dernier roi de la R épublique  (pp. 402-411) p lu tô t q u ’à la  trè s  bonne m ono
graphie, n o va trice , du m êm e h is to rien  Légendes et fa its  du X V I I I e s. à la 
quelle on a consacré  une dem i-page. D ans ce cas, il sem ble que, quoique ces 
proportions s ’e x p liq u en t pou r une g ran d e  p a r t  p a r  la  concep tion  adop tée  
pour le liv re , l ’on a tro p  peu accen tué  le  to u rn a n t essen tie l in te rvenu  dans 
les recherches su r la C on stitu tio n  du  3 M ai et su r le rô le fondam en ta l joué 
dans son é lab o ra tio n  p a r  les idées in s titu tio n n e lle s  de S tan islas-A uguste , 
comme le révè le  cette  m onograph ie . L a ph rase  : « Les recherches de cet 
au teu r on t confirm é la conception des g ran d s a u te u rs  du p ro je t : le roi, 
Ignacy Potock i e t K o łłą ta j », ne rend  pas ad éq u a tem en t les idées e t les 
réalisations sc ien tifiques de R ostw orow ski, ni leu r c a rac tè re  no v a teu r. 
L’au teu r n ’a  pas cité non plus la  m onograph ie  de R ostw orow ski La question

www.rcin.org.pl



230 C O M P T E S  R E N D U S

du  recru tem en t  de l’arm ée dans le con tex te  de la s i tuation  poli tique avant 
la Diète de Q uatre  Ans où, il e s t v ra i, il n ’y a pas de ju g em en t form ulé 
express is  verb is  s u r  S tan is la s-A u g u ste , m ais où a é té  p résen tée  la  question, 
c ap ita le  p o u r la  com préhension  de sa politique, du p ro je t d ’a lliance  polono- 
russe , e t m o n tré  le  rô le  d é te rm in a n t des questions de po litique in té rieu re  
dans l ’ab an d o n  p a r  les d ir ig ean ts  a ris to c ra tiq u es  de ce q u ’on a p p e la it le parti 
p a tr io tiq u e  de l ’o rien ta tio n  p ro ru sse . A  la p résen ta tio n  du ca rac tè re  d é te r
m in an t, a v a n t la  D iè te  de Q u a tre  A ns, de la  po litique des ad v e rsa ire s  d u  roi 
(en d ép it de la  légende p ropagée  p a r  le p am p h le t De l’adoption et de la 
ch u te  de la C on s t i tu t ion  polonaise d u  3 Mai) a v a ie n t d é jà  p lu s tô t con tribué  
les tra v a u x , non m en tionnés dans le  liv re , de K. M. M oraw ski. Il a  é té  aussi 
le p rem ie r à in tro d u ire  d an s la  l i t té ra tu re  h is to rique  l ’in té re ssan te  d é c la ra 
tion  de S tan is la s-A u g u ste , c itée  p a r  A. Z ah o rsk i d ’a p rè s  Jo b e r t d an s son 
ouv rage  su r  la C om m ission  d ’E duca tion  N ationale  (p. 381). D ans la  Contro
verse sur S tan is la s -A u gu s te  a  é té  à trè s  ju s te  ti tre  sou ligné  le rô le fo n d a
m en ta l de W ale rian  K a lin k a  qu i a  conféré  un  ca ra c tè re  sc ien tifique  (m algré 
ses v isées m ora lisa trices) à la  l i t té ra tu re  h is to riq u e  su r  le  d e rn ie r  ro i de 
Pologne, su r to u t g râce  au  recou rs  a u x  sources ad éq u a te s  e t p a rticu liè rem en t 
les trè s  riches a rch iv es  (p. 162). Il a u ra i t  p e u t-ê tre  au ss i fa llu  rappe le r 
q u ’une p a rtie  de ce p a tr im o in e  a é té  m ise au  jo u r p a r B ron isław  Z alesk i qui 
a  pub lié  en  1872 des frag m en ts  de la  co rrespondance  du  ro i éc rite  au x  d esti
n a ta ire s  au  pays, e t q u e  les a rc h iv e s  royales de  la B ib lio thèque  des C zarto 
ry sk i a v a ie n t é té  u tilisées  p a r  H en ry k  S ch m itt à  qui m an q u a ien t cependant 
l ’a cu ité  de l ’in te lligence  de K a lin k a  e t son critic ism e re je ta n t les opinions 
dépassées.

In d ép en d am m en t de  ces rem arq u es , je considère  que  l ’a u te u r  a réalisé 
avec succès le  p ro je t de son tra v a il . Il a donné, chose peu facile, vu  la 
m onotonie th ém a tiq u e , un p an o ram a  p itto resq u e , b rossé avec un véritab le  
ta len t de n a r ra te u r , des opinions fo rm ulées en  l ’espace de deux  cen ts ans 
su r le d e rn ie r  roi de Pologne, ch o is issan t en g énéra l o p p o rtu n ém en t les 
m a té ria u x . Il n ’a p as  c ra in t, q u o iq u ’il l ’a it  fa it avec m odéra tion  (sans quoi 
il a u ra i t  fa llu  éc rire  une  b io g raph ie  de S tan islas-A u g u ste ) de p ré se n te r  son 
p ro p re  p o in t de vue  s u r  les questions sou levées p a r  les a u te u rs  cités dans le 
liv re , en  acco m p ag n an t p a rfo is  leu rs  énoncia tions d ’une appréciation  
c ritique , sans m én ag e r les m ots s ’il le fa lla it. A insi il n ’a  pas hésité , e t il 
a  ra ison , d ’a p p e le r  b a liv e rn e s  (p. 245) ce q u e  A. Ś w iętochow ski a éc rit sur 
S tan is la s-A u g u ste , e t il a  q u a lif ié  de « p u re s  bêtises » (p. 162) certaines 
a ff irm a tio n s  de W ik to r H e ltm an . Il a donné une  trè s  ju s te  a p p réc ia tio n  de 
A. K ra u sh a r  q u an d  il é c r it que, « souvent, l ’in te rp ré ta tio n  des sources q u ’il 
a réun ies , donne l ’im press ion  q u ’il ne les com prend  pas » (p. 282). Il a traite 
avec u n e  d is tan ce  sensib le  les ju g em en ts  exagérés ab o n d am m en t cités de 
A. K orzon, quo ique  p a r  re sp ec t en v e rs  ce t h is to rien  m é r ita n t (selon l’auteur 
de ces lignes trè s  su re s tim é  de son tem ps e t a u jo u rd ’hui) il n ’a it  que parfois 
q ualifié  ses énonc ia tions com m e n a ïv e s  e t c rédu les  (pp. 227 e t 233). On peut 
donc e sp é re r que le liv re  an a ly sé  co n tr ib u e ra  co n sid érab lem en t à m e ttre  en

www.rcin.org.pl



C O M P T E S  R E N D U S 2 3 1

échec la légende noire de S tanislas-A uguste, si répandue dans la large 
opinion, parfois aussi chez les historiens non spécialistes de l’époque. Du 
point de vue scientifique, la Controverse sur S tan is las-A uguste  apporte un 
excellent m atériau pour nourrir la réflexion sur la puissance des clichés 
m entaux, la persistance des stéréotypes, la m anière spécifique de voir, et 
le plus souvent de ne pas voir, les mécanismes de la politique, sur les 
préférences se m anifestant dans les critères d ’appréciation, qu ’il s ’agisse des 
opinions des larges couches de la société ou, chose plus im portante, affectant 
parfois l ’historiographie polonaise. Il m ontre la longévité dans cette historio
graphie de divers modes de pensée et des suppositions non fondées sur des 
inform ations crédibles, l’imprécision, parfois, de l’appareil notionnel par elle 
utilisé (et d ’au tan t plus dans l ’éditorialism e recourant à l’histoire), le m anque 
de responsabilité pour le verbe, la propension à la rhétorique, le désir 
d 'entrer dans le rôle de m oralisateur et de juge au lieu de se borner à ex
pliquer les déterm inations et les m otivations des activités humaines.

P ar devoir de recenseur, je dois a ttire r  l ’atten tion  sur certaines erreurs 
et inexactitudes. A la page 20, S tanisław  Lubomirski, voivode de Braclaw, 
a été confondu avec S tanisław  Lubom irski, gardien et ensuite grand m aré
chal de la Couronne, et à la page 21 K azim ierz Pułask i avec Józef P ułaski. 
Les Mémoires de B ar t ło m ie j  M icha łow sk i  sont l ’oeuvre de H enryk Rzewuski 
et non des mémoires authentiques (p. 25). La « politique étrangère » dont 
parle le m ém orialiste Kosmowski cité ce n ’est pas la politique de S tanislas- 
Auguste mais celle des puissances étrangères (p. 25). Reverdil n ’inform e 
pas sur son m ariage avec les prétendues am antes du roi (p. 35) : cette in
formation devenue un potin est née de la compréhension erronée par 
K raushar du texte de ses mémoires. L ’attribu tion  catégorique au  roi et non 
à Mikołaj Wolski de la patern ité  de la D éfense de S tan islas-A uguste ,  ou 
plus exactem ent des R em a rques  sur  le livre in t i tu lé  « De l’adoption... » (p. 67), 
suscite des doutes. Tokarz, à qui se réfère l ’auteur, n’est pas conséquent, 
puisqu’il écrit : « W olski avait pu tout au plus dans certaines parties de cet 
ouvrage donner libre cours à son aversion personnelle pour K ołłątaj » 
(Ostatnie lata H ugona Kołłą ta ja  [Les dernières années de Hugo K o łłą ta j], 
Kraków 1905, t. I, p. 25). Rostworowski form ule clairem ent le jugem ent : 
« Wolski n ’est pas l ’au teu r  du J u g e m e n t  sur le roi de Pologne, et S tanislas- 
Auguste ne devrait pas être considéré comme l’au teu r des R em arques  sur  
le livre in t i tu lé  „De l’adoption et de la ch u te ”. A utres sont le style et le ton 
de ces deux ouvrages » (Legendy i f a k t y  X V I I I  w ie k u  [Légendes et fa its  du  
X V IIIe s.], W arszawa 1963, p. 505). J ’ajou terais q u ’il semble très peu probable 
que S tanislas-A uguste a it nourri « une rancune personnelle » et, de ce fait, 
ait violemment a ttaqué Franciszek Salezy Jezierski (p. 81) à qui il payait 
jusqu’à la m ort une pension et que Naruszewicz appelait (inform ant le roi 
sur sa mort) « serv iteur de Votre M ajesté et défenseur arden t de votre 
Personne et dignité » (Korespondencja  A d a m a  N aruszewicza  [Correspondance  
d’A d a m  N aruszew icz ], W rocław 1959, p. 391). Ceux qui, im m édiatem ent après 
1795, considéraient que les Polonais pouvaient eux-m êm es parvenir à l ’in-

www.rcin.org.pl



232 C O M P T E S  R E N D U S

dépendance  et, p le ins de foi « en la pu issance  et au b ien  fondé de l ’ac te  
m ilita ire  », on t su iv i N apoléon, ne  peu v en t ê tre  rangés dans la g énéra tion  
ro m an tiq u e  (p. 152). L es a tt itu d e s  de ces hom m es tém o ignen t p a r  con tre  
que  le ro m an tism e  n ’a v a i t  pas le  m onopole en  la  m atiè re . L ’a tt i tu d e  de 
M ickiew icz envers  la  C o n stitu tion  du  3 M ai a , sem b le-t-il, é té  p résen tée  
d ’une m an iè re  tro p  un ivoque (p. 170). O n est su rp ris  en  lisan t que H enryk  
R zew uski é ta i t  un  « a rd e n t p a tr io te  » (p. 174). J e  ne p a rtag e ra is  pas l ’opinion 
de l ’a u te u r  que « les R usses v o u la ie n t à dessein  en v en im er la s itu a tio n  e t 
u tilise r con tre  le roi ces p é rip é tie s  d issiden tes po u r a f fa ib lir  encore d a v a n 
tage sa s itu a tio n  au  pays » (p. 279). Je  pense que  C a th e rin e  II ten a it b eau 
coup à ce que  le ro i e t les C za rto ry sk i a id en t à fa ire  v a lo ir  ses exigences 
v is -à -v is  des d issiden ts, e t  ne s’e s t décidée, quo ique  peu vo lon tiers, à a p p u y e r 
leu rs  ennem is, que d ev an t leu r re fu s. A la  page 320, dans la p résen ta tio n  
des op in ions de W. K onopczyńsk i, il a u ra i t  fa llu  a jo u te r  que  ce ch e rch eu r 
a v a it co n sta té  que S tan is la s-A u g u ste , au  co n tra ire  des C zarto ry sk i, se r e n 
d a it com pte de la m enace des p a rtag es, d ’où sa décision de 1771 de co llaborer 
avec S a ld e m . J u s q u ’à la  fin, il s’illu s io n n a it seu lem en t su r  l’a tt itu d e  de 
l ’A u triche . S tra w iń sk i ne  se tro u v a it pas su r le  banc des accusés en tan t 
que rég ic ide  (p. 321), il é ta it jugé  p a r  contum ace. L ’ex p ression  « ju s q u ’à la 
ve ille  enco re  noblesse p au v re  », ap p liq u ée  au x  in itia teu rs  de la  co n féd é ra 
tion  p a rle m e n ta ire  de 1773- 1775 (p. 404), sem ble exagérée .

O n p e u t rep ro ch e r à la  réd ac tio n  de M aison d ’éd ition  P IW  qui a publié 
sous une belle  p ré sen ta tio n  g rap h iq u e  la Controverse sur S tan is las-A uguste  
d ’avo ir nég ligem m en t co rrigé  les ép reuves , ce qu i e n tra în e  des défo rm ations 
désag réab les  du  tex te  e t des e r re u rs  c rian te s . A insi p. ex . p. 55 : on a  im 
p rim é w  rządzie  (dans le gouvernem en t) au  lieu  de w szędz ie  (p artou t) ; 
p. 94 : d ru h a m i  (com pagnons) au  lieu de du ch a m i  (esprits), w y d a l  instrukcje  
(a ém is des in s tru c tio n s) a u  lieu  de w yd z ia ł  in s tru kc j i  (d ép a rtem en t des 
ins truc tions) ; p. 195 : c y to w a n ych  (cités) au  lieu de c zy ty w a n y c h  (lus). 
A ég a le m en t é té  défo rm ée  la  c ita tio n  de Part T adeu sz  (p. 165) : au lieu  de 
przy  tańcu  (à la  danse) on a im prim é przy  ko ń cu  (à la  fin). Peu  ag réab les 
son t les e rre u rs  dans les ra re s  m ots é tra n g e rs  f ig u ra n t dans le liv re  . 
K oen igsw al (pp. 248 e t 454), in nom inae  (p. 67), fecit  au  lieu  de feci  (p. 306). 
S tan is ław  S m olka  a une  fois é té  b ap tisé  F ran c iszek  (p. 10) e t une fois W ła
dysław  (p. 195), B ron is ław  D em bińsk i m a in tes  fois cité est devenu  une fois 
H en ry k  (p. 368). Des e rre u rs  se tro u v e n t au ss i dans l ’index . La p lus dés
ag réab le  est d ’av o ir donné  à l ’hom m e de le t tre s  s tan is lav ien  M ikołaj W olski 
le  ti tre  de g ra n d -m a ré c h a l de la  C ouronne, du fa it d ’une confusion avec 
son hom onym e du X V Ie s. Les li tre s  an ach ro n iq u es  d ’e m p e reu r d ’A utriche 
on t é té  donnés à M arie -T h érèse  e t à Jo sep h  II, A dam  P o n iń sk i est devenu 
g ran d  tré so r ie r  de L itu an ie , M ichał W ielhorsk i généra l (confondu avec son 
fils), e t J a n  O stro róg  a  reçu  le t i tr e  in e x is ta n t de p ro cu reu r royal. L a p ré 
ten d u e  « m arq u ise  L h u lli », un personnage  san s doute  in v en té  p a r  D uklan 
O chocki, a  é té  iden tif iée  avec Z ofia L u llie r, appelée  con fo rm ém en t à la 
légende « m a ître sse  de  S tan is la s -A u g u s te  ». C om m e on le voit, il n ’es t pas
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facile de se libérer de l ’em prise des plus diverses légendes sur le dernier 
roi, pas facile même dans un livre destiné à les com battre.

Jer zy  Michalski

Stefan M e l l e r ,  R ew olucja  to dolinie Loary. 
M iasto C hinon 1788 - 1798 [La R évo lu tion  dans la 
vallée de la Loire. La v ille  de C hinon dans les 
années 1788 - 1798), W arszawa 1987, PWN, 367 
pages.

Quelques historiens polonais à peine, dont S. Meller, étudient l ’histoire 
de la G rande Révolution française en puisant aux sources. L’auteur s’in té
resse à la Révolution française depuis plus de dix ans. Il a commencé par 
un livre su r Camille Desmoulins, une étude psychologique e t politique 
intéressante, ayant aussi une valeur littéraire . Son deuxièm e livre, R évo 
lution frança ise  1789- 1794. La société c iv ile  (1983), écrit en collaboration 
avec Jan  Baszkiewicz, met au jour l’intim ité avec laquelle S. Meller sait 
ressentir le clim at de la vie quotidienne d ’un pays pendant la révolution 
et, avant tout, celui de Paris révolutionnaire.

Ainsi donc le livre évalué est le troisièm e du « cycle révolutionnaire » 
de S. Meller, sans com pter les études et contributions moins im portantes. 
Il se situe dans une sorte de recherches sur la révolution qui est dern ière
ment volontiers réalisée en France et ailleurs, c’est-à-d ire  celle qui se con
acre aux  analyses détaillées de la m anière dont la révolution s’est passée 

en province. Les nouvelles recherches approfondissent et parfois modifient 
l’image paricentriquc du grand tournant révolutionnaire, perçue jusqu’à 
présent.

Ce n ’est pas par hasard  que l’au teu r a choisi cette région pour son 
nnalyse. S. Meller a  consacré son livre au départem ent de l ’Indre-et-Loire, 
c'est-à-dire (ce qui est presque équivalent) à la Touraine. Le sous-titre du 
livre est pourtan t confondant. Il est vrai que la ville de Chinon se place, en 
effet, au centre d’in térêt de l’auteur, mais la ville de Tours est presque de 
même im portance. A mon avis, on au ra it pu sans dommage om ettre le sous- 
titre ou bien le form uler au trem ent (p. ex. Chinon et Tours en 1788- 1798). 
A l’époque de la révolution, la Touraine constituait une région située entre 
la République et la M onarchie. Gouvernée par la Montagne, elle voisinait 
avec la Vendée. En effet, elle faisait partie  de la Franco agricole, différente 
pourtant de la Bretagne ou de la Vendée. Dans la contrée située sur la 
moyenne et basse Loire, il y ava it plusieurs villes, ce qui fait que le livre 
ne présente pas l ’ordre dychotomique, mais celui qui est beaucoup plus 
compliqué (paysans, bourgeois, noblesse, bas peuple de ville).

La connaissance des sources et l ’érudition de l ’au teur sont im pression
nantes. Il a aussi procédé à l’étude détaillée et consciencieuse de nombreuses 
archives départem entales conservées de l ’Indre-et-Loire et, fragm entaire-
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m ent, des a rch ives de  L o ire -e t-C h e r e t M aine-e t-L o ire  e t de celles des villes 
de C h inon  e t de T ou rs. I l  n ’a  pas non  p lus om is les A rch ives N ationales de 
P a ris  (C om ité de R appo rts). P lu s  de 40 positions fig u ren t à  la  liste  des 
sources im prim ées (presse, im prim és occasionnels, b ro ch u res d ’époque, 
m ém oires, p ub lica tions de source). P re sq u e  200 tex tes  ce sont su rto u t les 
p e tites  co n trib u tio n s à  l ’h is to ire  rég ionale  et locale e t une v aste  li tté ra tu re  
com p ara tiv e  (h isto ire  des a u tre s  d ép artem en ts , n o tam m en t celle des d é p a rte 
m en ts qu i vo is in a ien t av ec  l ’In d re -e t-L o ire ).

L ’o u v rag e  e s t basé  su r  le  fa c te u r  du tem ps, m ais l ’o rd re  chronologique 
y  a d a p té  e s t dans une  g ran d e  m esu re  confondu avec celu i des m atiè res . La 
p rem iè re  p a rtie  a u ra i t  pu ê tre  nom m ée « A la veille  e t au  d éb u t de la 
R évolu tion  » ; la  deux ièm e, « E n tre  la R évo lu tion  ap p ro u v ée  e t à peine 
sub ie  » ou « Le tem ps de la T e r re u r  : en tre  la  R épub lique  e t la  V endée » ; 
e t la  tro is ièm e enfin , « Du T h erm id o r au  B ru m aire  ».

Le te x te  du liv re  est p e u t-ê tre  tro p  haché  (19 chap itres). C ertaines 
q u estio n s (cen tra lism e  rév o lu tio n n a ire , associations p u b liques, questions 
re lig ieuses, te r re u r , etc.) sont p résen tées p lu s ieu rs  fois d an s les d ifféren ts 
ch ap itres , en  d é p a ssa n t les césu res chronologiques ébauchées p a r  l ’au teu i 
(1792, 1794). Q uelques rép é titio n s  é ta ie n t à év ite r.

L ’op tim ism e e t l ’un ité  de tous les E ta ts  à  la  ve ille  de la convocation 
des E ta ts  g én é rau x  ne  fa isa ie n t pas excep tion  en  F ran ce . P resq u e  partout, 
non seu lem en t à T o u rs  e t à C hinon, on d é s ira it de pro fondes ré fo rm es. Je 
pense, c o n tra ire m e n t à  l ’a u te u r  (p. 36), que les p o stu la ts  avancés p a r  les 
bourgeois de C hinon (convocations rég u liè res  des E ta ts  g én é rau x  avec le 
vo te  ind iv iduel, convocations des E ta ts  p rov inc iaux , v as te  e t dém ocratique 
ré fo rm e  d ’im pôts, v é rif ic a tio n  des ti tre s  de noblesse) av a ie n t le caractère  
rév o lu tio n n a ire . Le rem p lacem en t m êm e de la m onarch ie  ab so lue  p a r la 
m onarch ie  co n stitu tio n n e lle  p rovoqué p a r une  pression  d ’en  bas constituait 
d é jà  un  ac te  rév o lu tio n n a ire .

A la  ju s te  c o n sta ta tio n  de S. M eller que la  p rem ière  phase  du tournant 
rév o lu tio n n a ire  é ta it, en  g ran d e  p a rtie , l ’oeuv re  des avoca ts  (p. 38), j ’a jou 
te ra is  que  c ’est un phén o m èn e  rép é tab le . D ans la p lu p a r t  des révolutions 
l ’in itia tiv e  (aussi b ien  que  le pouvoir) a p p a r te n a it à  l ’in te lligen tsia , e t no
ta m m e n t a u x  gens de  p ro fessions lib é ra le s  (hom m es de loi, journalistes)

L ’a u te u r  p ré se n te  de façon  in té re ssan te  un  « b av a rd ag e  » spécifique  du 
d é p a rte m e n t a u  d é b u t de la  R évo lu tion  : d isc o u rs , réun ions, réso lu tions 
p ro te s ta tio n s  écrites . A insi de  l’h is to ire  de la  rég ion  s’e n su it- il le  m atériel 
p o u v an t s e rv ir  au x  g én é ra lisa tio n s  ap p ro p riées  co n ce rn an t de g ran d s terrains 
e t l ’h is to ire  de « lo n g u e  du rée  ». E n fa it, to u te  rév o lu tion  qu i p e rm e t aux 
gens de se re d re sse r  e t  p rône  la  loi des ind iv idus e t celle  de la c o m m u n au té  
a u x  lib e rté s  e t à la  d ign ité , déclenche dans ses d ébu ts  un  v ra i  ou ragan  de 
m ots d écha înés des g en s qui o n t beso in  de s ’ex p rim er.

D ans le c h a p itre  IV  de la p re m iè re  p a rtie , l’a u te u r  rév è le  le rô le  des 
c lubs p o litiques qu i v a  en  s ’a g ra n d issa n t. P eu  à peu, ils se m e tten t a u - d e s s u s  

de l ’ad m in is tra tio n , im posen t des m ots d ’o rd re  à la popu la tion , fo rm en t les
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esprits . En plus, ils se m e tten t au -dessus de la  loi (tou jours m odifiée) b ien  
qu’ils s ’y ré fè re n t a rd em m en t.

I l e x is ta it p lu s ieu rs  conflits au  sein  du m ouvem ent rév o lu tionna ire  q u i 
s’ag g rav a ien t sans cesse. E n T ouraine , u n  des p lus im p o rtan ts  é ta it  le conflit 
religieux, dû, à m on av is , au  voisinage de la V endée ca tho lique  et m o n ar
chique. Les rem arq u es  de S. M eller re la tiv es  à c e tte  m a tiè re  délicate  ne me 
sem blen t pas bien  p récises. Quoi q u ’il en soit, il ne m e p a ra ît pas trop  
év ident quelles é ta ie n t les causes de l ’an tic lé rica lism e au ss i a rd e n t de la 
population  tou rangelle .

Il fa u d ra it no ter ici, en  passan t, un  p e tit lapsus de l’au teu r . S ’il est v ra i 
que l ’a rb re  de la lib e rté  a v a it é té  p lan té  ta rd  à  C hinon (m ai 1792), cela ne 
signifie pas q u ’en nom breuses v illes frança ises  les a rb res  de la lib erté
« aien t f leu ri depuis p lu s ieu rs  années ». D eux ou tro is ans c’est quand  m êm e 
une période tro p  cou rte  pou r d ire  « p lu s ieu rs  ».

Le prob lèm e du p a in  e t de son p rix  est une question  m a jeu re  lo rsqu ’on 
désire com prend re  l’h is to ire  de la G ran d e  R évolu tion . Il se m anifeste  c la ire 
ment en In d re -e t-L o ire  (C hap itre  VI. « L a fam ine  et la  v io lence »). C ette 
question a été m an ipu lée  p a r les g roupem en ts  po litiques opposés e t p a r leurs 
d irigents a lo rs que q u e lq u es tu m u lte s  e t troub les d angereux  (pp. 90 -97) se 
sont m o n trés  inév itab les. Des p lébéiens de d iffé ren tes  conditions on t pris 
part au x  m an ifesta tions, m ais il n ’en  ré su lte  p o u rta n t pas que c’é ta ien t « des 
ouvriers des usines », com m e l ’éc rit S. M eller (p. 92).

Toute la  deux ièm e p a rtie  du liv re  qui, év idem m ent, est la plus im por
tante, dém o n tre  d ’une m an ière  trè s  p la s tiq u e  com m ent un g rand  effo rt de 
défense e t d ’a rm em en t en tre p ris  p a r  la  T o u ra in e  e t in sp iré  ou m êm e im posé 
par P aris, « vo isinait » avec le d éso rd re  e t le chaos et souven t s’y m êlait.
Il est to u t de m êm e é tra n g e  que « l ’a rm ée  ca tho lique  » n ’en a it  pas p rofité . 
Dans les ran g s  rép u b lica in s qui o n t p ris  p a r t  à  la  lu tte  contre  la V endée
il n ’y a v a it p resque  pas de  trah iso n  (il y a v a it p lu tô t beaucoup  de passivité) 
qui é ta it a rd em m en t tra q u é e  à l ’époque de la G rande  T erreu r , m ais un 
énorm e d éso rd re  y rég n a it.

S. M eller p résen te  fo rm id ab lem en t la  p eu r e t les m écanism es de sa 
form ation à  l’époque de la T e rreu r . Il fa it v o ir com m ent la dé la tion  et la 
dénonciation  so n t devenues le devo ir d ’un  p a tr io te  conscient. L a v ig ilance 
révo lu tionnaire  o rd o n n a it un  exam en  a tte n tif  des boutons ou l ’on pouvait 
rem arquer un  con tou r conservé  des lis ro y au x , condam nés pour tou jours 
(p. 128). U n des h a b ita n ts  du d ép a rte m e n t de l ’In d re -e t-L o ire  a  noté que 
sous la dom ination  des Jacob in s il m a n q u a it de lib e rté  de presse, d ’opinions, 
de confession e t de com m erce. L ’oppression  dom inait. Le p ire  c’é ta it le
« rem p lacem en t du se rvage  féodal p a r  une co n tra in te  te r ro ris te  au service 
du p rofit de l ’E ta t » (p. 121).

Le q u a tr ièm e  ch ap itre  de la deux ièm e p a rtie  du liv re  présen te  la 
situation  à  C h inon  la veille  de sa prise  p a r  les V endéens. Le zèle répub lica in  
de la m enue m ino rité  s ’opposait à l ’a tt itu d e  de la  m a jo rité  qui v iv a it selon 
le principe « su rv iv re  e t ne pas s ’exposer au  d an g er de la  p a r t  de personne »
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(p. 154). Ce n ’é ta it  pas sim ple, ca r P a ris  in sp ira it des pu rges e t les « con
fessions po litiques » pub liques. E nfin , m ais seu lem en t p o u r 24 heures, les 
V endéens so n t e n tré s  à  C hinon. Ils  se co m p o rta ien t d ’a ille u rs  sans rep roche . 
P erso n n e  n ’a  sub i au cu n  p ré ju d ice  (p. 170). L ’inc iden t de  « l’occupation  » 
a m is a u  jo u r la  fa ib lesse  d u  p o uvo ir rév o lu tio n n a ire  en p ro v o q u an t en 
m êm e tem p s l ’ag g ran d issem en t de  la  te r re u r .

P lu s  que la m o itié  de la  d eu x ièm e p a rtie  du  liv re  e s t consacrée par 
S. M eller à  déc rire  l ’époque de la T e rre u r  en  T ouraine . C ’é ta it une te r re u r  
assez lég è re  (20 g u illo tinés  env iron), quo ique des p riso n n ie rs  e t des suspects 
(su rto u t p a rm i les p rê tre s)  ne m an q u assen t. L a « m ach ine  de suspection  » 
se ré v é la it m en açan te , l ’o rd re  de p ro u v e r l ’a rd e u r  p a tr io tiq u e  e t rép u b lica in e  
é ta i t  lo u rd  en  « p ra tiq u e  d ’exécu tion  ». P o u r ce qui est de la  T e rreu r , les 
ex p ressio n s em ployées p a r  S. M eller po u r d éc rire  la  gu illo tine  de T o u rs 
sont, à  m on av is, b ien  dou teuses : « e lle  est p a rtie  fa ire  un  to u r » (p. 203) 
« p ro m en ad e  de la  g u illo tin e  », « m ission  am b u lan te  » (p. 204).

La c a rte  n° 7 (p. 202) p ré se n ta n t la  d ispersion  des peines cap ita les  s o u s  

la  T e rre u r , susc ite  des doutes. L e no m b re  de peines cap ita les , pu isque  telle 
e s t la  fau sse  im press ion  qu i v ie n t à l’esp rit, n ’é ta i t  pas tro p  im p o rtan t. La 
d e rn iè re  b a r r iè re  g rap h iq u e  e s t la  ca tégo rie  « p lus de 100 » condam nations
Si l ’on a v a it p a r  a il le u rs  m a rq u é  le nom bre  d ’exécu tions dans les 5 - 6  dé
p a rte m e n ts  les p lu s te rro risé s , l’im age p résen tée  a u ra i t  é té  p lus p roche de 
la réa lité .

Il e s t s ig n ifica tif  q u e  les Jaco b in s  ne p rê ta ie n t pas leu r ap p u i ni a la 
d ém ocratie , n i a u x  clubs, ni a u x  sections. Le re p ré se n ta n t de la C onvention, 
R ené L ev asseu r de la  S a rth e , a  é lim iné  tous les é lus en les re m p la ç a n t par 
les hom m es nom m és (p. 216). C ’é ta i t  com préhensib le . La d ic ta tu re  rév o lu 
tio n n a ire  de P a ris  p ré fé ra it  a v o ir  en  prov ince  des hom m es ab so lu m en t s û rs.

D ans le p rem ie r c h a p itre  de la  tro is ièm e p a rtie  (c’es t le  c h ap itre  qui 
a u ra i t  é té  m ieux  p lacé  à  la  d eu x ièm e  p a rtie ) e t qu i p o rte  un trè s  bon titre 
« L ’a n a rch isa tio n  de la  rep ress io n  su r  l’exem p le  de C hinon  », l’a u te u r  décrit 
le  m assac re  d ’env . 200 suspects e t p risonn ie rs  vendéens qu i a v a it eu lieu 
p rès  d e C hinon . C ’é ta ie n t des convoyeu rs qu i on t com m is le m eu rtre , m ais 
ils a v a ie n t é té  d ’u n e  ce rta in e  façon  a idés e t appuyés p a r  les bourgeois de 
C hinon  qu i y  a v a ie n t p ris  p a r t  (le p illage). S. M eller d ém on tre  de m anière 
con v a in can te  que le m assac re  c o n s titu a it une « décharge  d ’ag ression  » de
v a n t s e rv ir  à réco m p en se r le u r  p ro p re  faib lesse d ev an t la  p rise  a n té r ie u re 
de la  v ille  p a r  les tro u p es  vendéennes.

Les d e rn ie rs  c h a p itre s  p ré se n te n t la  s itu a tio n  de la  T o u ra in e  après 
T h erm id o r. L a  p lu p a r t  de la  p o p u la tio n  m an ife s ta it sa  jo ie  au gu illo tinage 
de R o b esp ie rre  e t p rê ta i t  son ap p u i au  rég im e de T h erm id o r. Les J a c o b i n s ,  

p a rtisa n s  de R obesp ie rre , on t la issé  le déso rd re , la  d ic ta tu re  bureaucra tique  
de P a ris  e t le  m an q u e  de v iv res, m ais les h a b ita n ts  v iv a ien t en paix , dans 
le  c lim a t de to lé ran ce  re la tiv e .

D ans son liv re  p le in  de « ch a ir  de  fa its  », S. M eller a  p rouvé q u e l q u e s 
th èses  im p o rta n te s  : 1° la  R évo lu tion  en p rov ince  ne co n sis ta it pas, comme
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a Paris , à  co n stru ire  une u top ie  sociale, m ais p lu tô t à b â tir  en p ra tiq u e  
quotid ienne un  E ta t m oderne e t cen tra lisé  ; 2° l’explosion  de  l ’ac tiv ité  p o li
tique é ta it, d an s une g ran d e  m esure, p ilo tée du cen tre  ; 3° d an s la  p lu p a r t 
des cas, la  te r re u r  é ta i t  venue de P a ris  ; 4° au  cours des lu tte s  des frac tions 
et des d iffé ren d s  personnels, l’e sp r it rév o lu tio n n a ire  m odéré des L um ières 
a rem p o rté  la  v ic to ire  su r  celu i d ém esu ré  des sans-cu lo ttes . A u d ép a rtem en t 
de l ’In d re -e t-L o ire  « la  période du D irec to ria t é ta it  celle du re to u r  à l ’époque 
ré fo rm atrice  des L um ières. L ’a p p a ritio n  de B o n ap arte  est, de ce po in t de 
vue, un  tr iom phe  du  S iècle des L u m ières  sach an t de nouveau  désigner e t 
nom m er ses fin a lité s  » (p. 279).

B ien é lab o rée  et in té ressan te , la  m onographie de S. M eller en rich it no tre  
h is to riograph ie  de la  R évolu tion  fran ça ise  à la  veille de son b icen tenaire . 
On peu t e sp é re r qu ’elle sera  publiée  au ss i en français.

Tadeusz Łepkowski

R aporty  Ludw iga  Fischera gubernatora d y s t r y k tu  
w arszaw skiego  1939 -1944 [Reports by L udw ig  
Fischer, G overnor o f  the W a rsa w  District in  
1939- 1944], selected  and  ed ited  by K . D u n i n -  
W ą s o w i c z ,  M.  G e t t e r ,  J.  K a z i m i e r -  
s k  i a nd  J.  K a z i m i e r s k a ,  tra n s la te d  from  
th e  G erm an  by  M. B o r k o w i c  z, W.  C z e 
p u  l i s  a n d  J.  K o s i m ,  W arszaw a 1987, K siąż
ka i W iedza, 860 pages.

The book u nder rev iew  is a p ro d u c t of the  close co-opera tion  betw een 
the In s titu te  of H isto ry  a t  the Po lish  A cadem y of Sciences and the S ta te  
Archives of W arsaw  and  it is indeed one of the  m ost ca re fu lly  ed ited  source 
publications on the G erm an  occupation  of P o land  d u ring  th e  Second W orld 
War. I t  com prises 39 rep o r ts  covering  (w ith  som e gaps as w e do not have 
those fo r Ja n u a ry , F e b ru a ry , M ay, Ju n e , Ju ly , an d  N ovem ber 1940, n o r fo r 
N ovem ber 1941) th e  period  from  26 O ctober, 1939 to  20 D ecem ber, 1944.1 
While only sep a ra te  frag m en ts  of rep o rts  from  th e  rem ain in g  d is tric ts  of 
what w as called  by the G erm ans th e  G enera l G o uvernem en t a re  now ex tan t, 
here w e have an  a lm ost com plete  se t of rep o rts  by a t  f irs t head of the 
d istric t and  then , from  25 A pril 1941, th e  W arsaw  G o verno r L udw ig F ischer, 
subm itted  in itia lly  ev e ry  m onth  and , from  15 A ugust, 1942, every  tw o  
months to  H ans F ra n k . A nd so th is  set ap p ea rs  to  be th e  m ost 
com prehensive d o cu m en ta tio n , a t  such  a  high level, of th e  ac tiv itie s  by th e  
local G erm an  au th o r itie s  d u rin g  th e  period  of occupation .

1 The firs t of the ex tan t reports is of 15 April, 1940 and covers the period from 
11 March to 10 April, 1940 but on the earlie r period is the two-year report of 
30 Septem ber, 1941.
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T he rep o rts  w ou ld  consist as a  ru le  of tw o  p a r ts—th e  genera l and 
d e ta iled  one. T hey  covered  th e  ac tiv itie s  of p a rt ic u la r  d ep a rtm en ts  and  
su b -d ep a rtm en ts  of th e  office led  by th e  D is tr ic t’s H ead  (and subsequen tly  
W arsaw  G overnor) d u rin g  a  fixed  period . T he a rra n g e m e n t of those tw o 
p a rts  w ould  change, new  titles w ere  in troduced  in to  th e  p a rtic u la r  sections 
of th e  rep o rts , th e  o rd e r  of d e p a rtm e n ts  w ould  be a lte re d  a n d  th ey  th e m 
selves w ould  change th e ir  nam es. Of an o th e r n a tu re  a re  tw o  o th e r docu
m en ts  : a n  ex tensive , tw o  y e a r  re p o r t by F isc h e r  of 30 S ep tem ber, 1941 
em b rac in g  th e  perio d  from  26 O ctober, 1939 ti ll 1 O ctober, 1941 (p. 69 - 167), 
an d  th e  g o v ern o r’s f in a l rep o rt, s igned  a t  Sochaczew  o n  20 D ecem ber, 1944, 
d raw n  u p  by F rie d ric h  G o lle rt an d  b ea rin g  the  title  “T he W arsaw  U prising  
1944” (p. 817 - 842).

T he book is opened  by th re e  in tro d u c to ry  tex ts  : “L udw ig  F isc h e r’s 
R ep o rts” by K. D unin-W ąsow icz (p. 7 - 32), “A C h a rac te ris tic  of the R epo rts"  
by J . K az im iersk i (p. 33 - 40) and  th e  "O rgan iza tion  of G erm an  A uthorities 
in  th e  W arsaw  D is tric t in  1939- 1945” w rit te n  by D. S h o rw id e r (p. 41-65) .  
All th re e  of th em  a re  v e ry  in s tru c tiv e , a lth o u g h  the f irs t tw o do no t seem 
en tire ly  sa tisfac to ry . In  m y opinion, ra th e r  in c id en ta lly  has been  trea ted  
w hat is a f te r  a ll e sse n tia l—an  ev a lu a tio n  of those rep o rts  as a  historical 
source m a te ria l, m oreover th e  a u th o rs  have  m ade no a tte m p t to  com pare 
th is p a r t ic u la r  se t of docum ents w ith  o th er source m a te ria ls  av a ilab le  to 
th e  s tu d e n ts  of th e  Second W orld  W ar and  of th e  G erm an  occupation  of 
Po land .

We should  a sk  ourse lves th e re fo re  w hich  in fo rm ation  included  in 
F is c h e r’s re p o r ts  m u s t be considered  un ique , o f basic significance, w hich  is 
only su p p lem en ta ry  a n d  w hich  is in fa c t devoid  of a n y  va lu e  as th e re  arc 
m ore de ta iled  and  a c c u ra te  sources.

T he ed ito rs  a re  r ig h t in  s tre ss in g  th a t th e  m ost essen tia l m a te ria l is 
included  in the  re p o r ts  on econom ic life. P ro f. K . D un in-W ąsow icz says 
(p. 8 - 9) : “F ir s t  of a ll w e m u s t s tre ss  th e  fa c t th a t  a considerab le  p a r t  of 
the re p o r ts  is devo ted  to  econom ic m a tte rs , ve ry  sc rupu lously  reg is te red  in 
them  an d  m a te ria l th ey  revea l is, a long  w ith  th e  L an d au  ch ron ic le , the 
basic source  fo r a  s tu d y  of th e  h is to ry  of in d u stry , trade , ag ricu ltu re , labour, 
as w ell a s  th e  m a te r ia l s itu a tio n  of the  in h ab itan ts  of W arsaw  an d  of the 
W arsaw  d is tr ic t.”2 T h is  source  m a te r ia l has n o t b een  ex p lo ited  to  a large 
e x te n t by th e  re se a rc h e rs  so fa r . W e a re  un ab le  to  v e rify  in  d e ta il the 
n u m b ers  an d  fac ts q u o ted  in th is  field , still it  does a p p e a r  p robab le  th a t  in 
v iew  of the  G erm an  p ed an tic  accu racy  in  n u m erica l m a tte rs  th e  data 
p re se n t on th e  w hole a  fa ir ly  tru e  p ic tu re  of th e  c ity ’s an d  d is tr ic t’s economic 
s itu a tio n , th e  m ore so th a t  a p a r t  fro m  officia l p rices they  q u o te  a lso  those 
on th e  so ca lled  b la c k  m a rk e t.”3 A  li tt le  f u r th e r  w e can  read  (p. 9 -10) ;

2 I do not agree w ith  th e  sta tem en t th a t the  Fischer reports a re  the basic s o u r c e  
for studying  th e  m ateria l situation  of W arsaw 's and W arsaw d istric t’s population.

3 The prices on th e  so called black m arket, quoted by no m eans regularly , are 
not enough to  give “ the  real p ictu re  of th e  city 's and d is tric t’s economic situation".
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“Fischer did realize th a t the official data  and reports do not picture the real 
movement of prices and of economic developm ents which used to create 
then a sort of separate economic life”. These two statem ents appear alm ost 
contradictory.

It is my feeling th a t the publication of governor F ischer’s reports could 
initiate an extrem ely interesting scientific discussion on the economic 
realities of the General Gouvernem ent which we tend to see as being 
reduced to the black m arket ; we are fascinated in doing so by a formula 
coined by K. Wyka : it was “a sham  life”.4 Of course, one cannot deny the 
extensiveness of the black, or it would be more accurate to say “grey 
m arket”,5 of illegal business, production on the crook, double bookkeeping 
of firms ; but a t the sam e tim e we m ust look m ore closely than we have 
been doing so fa r at the results of industrial, handicraft and agricultural 
production conducted w ithin the economic system of occupation, under 
constant supervision, repression and w ith quite efficient execution.

In other words we should like to know  how effective were the German 
occupant’s doings in this area, how much did he get out economically from 
the conquered country. And in my opinion just the F ischer reports provide 
us with extensive m aterial on this score, especially where the situation in 
the provinces is concerned which we tend to see while being influenced 
by the specific realities of W arsaw. The inform ation we get in this book 
on the economic life of the near-by districts of Garwolin, Grójec, Łowicz, 
Mińsk Mazowiecki, Ostrów, Siedlce, Skierniewice, Sochaczew and Sokołów 
is to the historian  more essential than tha t relating to W arsaw, this being 
due to the alm ost total lack of other sources on th is subject and in this 
case a lesser ex ten t of the economic fiction.

It is a pity the editors have not enum erated in their respective intro
ductions those subjects the study of which could be strengthened by the 
materials they have published in this book. Of course one can hardly find 
in Fischer’s reports inform ation on facts and events th a t have not been 
mentioned in other sources,6 still of special in terest will be for the historian 
any rem arks, evaluations relating to the activities of the Polish under
ground, for instance the actions scrupulously noted by the governor, of the 
Organization of L ittle Sabotage “W aw er”, or leaflets issued as p art of the 
action “N ”.7 A t the same tim e the historian  m ust be ra the r wary in studying 
in the reports any references to the mood and feelings of Polish society in

4 This is the  title  of a book by K. W y k a ,  Życie na niby. Szkice z lat 1939 - 1945 
[A S h a m - l i f e .  S k e t c h e s on th e  Years  1939 - 1945), W arszawa 1959.

5 This d istinction was f irs t sta ted  by J . D ebû-Bridal in his w ork Histoire du 
marché noir (1939 - 1947), Paris 1947, p. 47.

6 I was surprised  to learn th a t the  Polish underground used to stick to the walls 
cartoons showing a tu rtle  w ith  the  sign V on its bock (p. 393).

7 In this case it shows th a t th e  Germ ans had discovered the action of our under
ground. Let us recall th a t the  diversion p rin ts issued in G erm an os pa rt of the action 
"N” were intended to create  an  im pression of coming from  a Germ an, an ti-Hitler 

oppositions.
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the  occupied country, although here, too, he may find quite im portant 
sources. Indeed am ong w ith erroneous and false opinions the reports contain 
also shrew d rem arks, the more so th a t the tone prevailing in those w ritings 
is not alw ays optim istic. Occasionally one can find in them  surprising infor
m ation th a t has not been subjected yet to scientific study (e.g. the results of 
an  investigation conducted in the spring of 1940 in the milieu of W arsaw 
lawyers, p. 194).

These reports a re  also a significant, though not m ajor source of infor
m ation on the cu ltu ral life led by the G erm ans not only in W arsaw  by the 
way (the h istorian will find m ore on it in  the daily “W arschauer Zeitung”). 
Yet it is characteristic th a t the governor would mention even the slightest 
m anifestations of th a t life which included perform ances of visiting artists 
from the Reich, as well as data  on the Germ an schools (inform ation on the 
open Polish schools appears here only sporadically and is less accurate). 
And as regards the allow ed cu ltural life organized for the Polish population 
by the P ropaganda Office the reports do not contain rich m aterial, anyway 
less so than  one m ight have expected. On the other hand some data on the 
num ber of population a re  quite valuable as there are no other sources of 
th is kind (e.g. pp. 644, 738 - 739, 782 w here we get m ainly the num ber of the 
Reichsdeutsche, Volksdeutsche or the strength  of the W arsaw  garrison).

And now coming to the details of the introductions I should like to 
s ta rt w ith the tex t by K. Dunin-W ąsowicz. The au thor discusses in it  not 
so m uch the content of the reports (this was the task of J. Kazimierski) as 
he portrays the au thors of those doccum ents : L. F ischer himself and  his 
colleagues : H einrich B arth, H erbert Hum m el and F riedrich  Gollert. Of 
course m ost im portan t is inform ation concerning the d istric t’s governor. 
And ju st because of it I can’t see w hy no use has been made here of the 
existing shorthand  notes and reports on the interrogation conducted by 
Poles and A m ericans in the A m erican occupational zone in G erm any still 
before F ischer’s ex trad ition  to Poland.8 Some of the statem ents Fischer 
m ade then  are w orth  quoting in  the introduction. The same goes for 
a fragm ent of Curzio M alaparte’s book K a p u t t  w here we get a description 
of a p arty  held a t  the “cou rt” of th a t W arsaw  satrap . Although this is 
a fanciful literary  repo rt I do not th ink it should have been omitted. Nor 
do I know  why K. D unin-W ąsowicz says th a t F ischer “was alleged to love 
fam ily life, cu ltu ral en tertainm ent and above all m usic” when the author 
states in the nex t sentence th a t “He would hold musical parties a t which he 
him self played the cello” (p. 22).

The tex t by J. K azim ierski “A C haracteristic of the Reports" is certainly 
too short although it gives us an  accurate description of the published

8  Archives of  the  Main C o m m iss io n  for the  Investigation of Nazi Crimes in 
Poland, the S u p r e m e  N ational Court,  vol. 51 (a note by W. Szuldrzyński on the 
in terrogation  of F ischer a t Ludwigsburg on 24 October, 1945, the report in English by 
Am erican Officers of th e  7th Arm y dating  from  20 July , 1945, and a record on the 
in terrogation  conducted by J. Laskowski a t H eidelberg on 30 October, 1945).
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m aterial as well as inform ation on the tim e and circumstances the reports 
were w ritten in, still it is a pity it does not probe deeper into the back
ground of those sources. At the same tim e no objections can be raised 
against the very useful te x t by S. Skorwider.

The editors envisaged a t f irs t a  publication of the documents in two 
languages : the G erm an original and Polish translation. But then they 
decided to issue only the Polish version which secured the book a w ider 
readership in Poland but very much restricted  one abroad. The Germ an 
version would have been sufficient for scientific studies and the cost of the 
translation would have been spared. The translation, by the way, is very 
satisfactory. The same m ust be said of the annotations which are excellent 
in all parts of the book.

And now a  few words on the num erous illustrations placed in a separate 
insertion. Their selection appears to be very careful (though quite un
necessarily as m any as th ree pages are  taken up w ith reproductions of the 
occupation banknotes). However, I m ust object to some captions to the 
illustrations. H ere we have a unique photograph 22 of the hostages arrested  
by the G erm ans after they entered W arsaw (or ra th e r on the eve of H itler’s 
arrival). 11 nam es are given (among them  erroneously th a t of W arsaw ’s 
president S tefan  Starzyński), but two nam es are missing, those of F ather 
Henryk H ilchen and Szm ul Zygielbojm. Another photograph : deliberations 
of the NSDAP in Cracow : Schalk, Fischer, W ächter, Boepple, Globocnik. 
It should have been added : sitting behind the presidium  table since the 
landing H ans F rank  is not mentioned. The tex t to a photograph picturing 

party celebrations in the General G ouvernem ent is completely unclear—who 
is who we cannot learn  from  it a t all. And there is a painful erro r in the 
caption to the picture showing the restauran t-ow ner hanged at W awer—his 
name was A ntoni Bartoszek and not Bartosik. U nder the picture showing 
the funeral of F ranz K utschera the date should have been given, 4 February
1944.

Special acknow ledgm ent should be extended to the publishers who had 
to cope w ith such a difficult undertaking. Indeed “Książka i Wiedza” has 
provided the book w ith a fine get-up  ; the design of the cover and jacket 
is excellent, the paper and binding quite good as well. One can only regret 
that the book, w hile having an index of nam es, of geographical names, has 
not been supplied w ith in fact the most useful, m aterial index.

Tom asz  Szarota
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