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Le rôle e t  l’im por t ance  du modè le  dans  l’e n s e ig n e m e n t  de 
l’archi tec ture  son t  bien connus;  les frais de  son  éxecut ion sont,  
sans  doute,  la cause ,  de ce q u e  ce m oyen  d ’e n s e ig n e r  e s t  si peu 
ré pandu .  C e p e n d a n t  il e s t  t rès  r e co m m an d ab le  de  faire travailler 
les é tu d ian ts  eu x - m ê m e s  à la const ruct ion des  modèles ,  ce  qui les 
obl ige à connaî t r e  à fond le sujet .

Ayant  ce t  avantage  p ré sen t  à l’esprit ,  feu M. G. Raczyński,  
alors a t t ac hé  à l’institut,  inaugura  en  1924 la cons t ruc t ion de  m o 
dèles  de ch a rp e n t e s  d e s  toits.  Le but  visé é tai t  de  reconst ru i re  
f idè lement  certain n o m b re  de  cha rp en tes  de  m o n u m e n t s  anciens ,  
choisis à desse in  de  telle sor te,  q u ’elles pui ss en t  il lustrer l’évolu
tion du genre  d epu i s  le m o y en  - âge  j u s q u ’aux t em p s  présen ts .  Pour  
faciliter la com par ai son ,  on  exécu ta  tous  ces m o d è l e s  à la m ê m e  
échel le de 1 :20.  En voici la liste:

1. Szydłów. Eglise paroissiale — nef: la cha rp en te  du toit.
2. „ „ „ — abside:  la cha rp en te  du toit.
3. Lublin. Eglise des  Frères de St. J e a n  de  Dieu — abside:

la ch a rp en te  du toit.
4. Siemiatycze.  Eglise paroissiale — nef: la cha rpente  du toit.
5. Lubar tów „ „ — „ „
6. Warszawa.  Eglise des  J é s u i t e s  — „
7. Drogowla.  Eglise paroiss iale — „ „
8. „ „ „ — abside:  „
9. Piotrków „ „ — » »

10. Węgrów.  La m a i son  dite „dantz ico ise” — abside:  la char
pen te  du toit.

En 1927, u n e  section de m o d è les  fut cr éée  à l’institut,  avec 
son atelier,  muni  d ’un mét ie r  de men u is i er  e t  des  outi ls  ind ispen
sables; la sec tion,  sou s  la direction d ’un ins t ructeur  qualifié, pu t  
en t r e p ren d r e  la réal isat ion de  tâches  plus com pl iquées , ,  en  ex écu 
ta n t  des  modè le s -cop ie s  de  m o n u m e n t s  en bois,  re marq uab les  par
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leur anc ie n  sy s t èm e  de  cha rpen te s ,  e t  d ’édi fices  en  pierre ou en 
br ique  —  ceux-ci en  col laborat ion avec l’atel ier  de sculpture  e t  de 
fonte  de  la Facul té de  l’Archi tecture.

O n  exécu ta  ainsi  les m o d è le s  suivants:
11. Solek — Clocher en  bois,  1 :10.
12. Bochnia  — Clocher en  bois,  1 :10.
13. Haczów — Eglise en  bois, 1 :20.
14. Pilica — S y n ag o g u e  en  bois,  1 :20.
15. Drohobycz — Clocher  en  bois,  1 :20.
16. Kraków —  Eglise de  Notre D a m e  — par tie supér ieu re  de  

la plus  hau te  tour ,  avec  la ch a rp en te  de  la couronne,  1 :20.
17. Lowicz — Anc ienne église des  Piaristes — la façade.
18. Kazimierz Dolny — Grange avec la cha rp e n te  de  l’in té

rieur e t  du  toit,  1: 20.

En prépara tion:
19. Drohobycz  — Eglise ru thén ienne en  bois 1:20.

L’éxécut ion du modè le  e s t  p ré cédée  de  re levés  très précis,  qui 
p e r m e t t e n t  d e  faire ensu i t e  des  dess in s  d ’éxécut ion avec  tous les 
détails,  y compr is  la s t éorotomie .  Les  modè les ,  basés  sur  ces  re
levés, re vêtent  ainsi le ca rac tè re  non pas  d ’u n e  s imple  copie,  plus  
ou m oins  adéqu ate ,  mais  celui  d ’une réproduct ion  fidèle,  quoi qu e 
pet i te  de  d imens ions ,  de  l’original; el les cons t i tuen t  par  là d e s  d o 
c u m e n t s  de  valeur  considérable  pou r  la science.  L’en du i t  extér ieur  
n e  recouvre  q u ’u n e  par tie du modèl e ,  pou r  per me t t r e  l’observat ion 
de  la const ruct ion  e t  de  la te ch n iq u e  d ’éxécut ion.

L’atel ier  exécute  é g a l e m e n t  d e s  ouvrages  sur  c o m m a n d e ,  mais 
s e u l e m e n t  si les m o n u m e n t s  d o n t  les repr oduct ion  do iven t  être 
faites,  p ré s e n t en t  u n e  cer ta ine valeur art i st ique ou scient ifique:  
ce t te  condi t ion es t  s t ipulée  d an s  le r è g le m en t  d e  l’institut .

En d e h o r s  des  m o d è le s  de  m o n u m e n t s  d ’u n e  valeur  ar ti st ique 
remarquable ,  l’ins ti tut  a c o m m e n c é  l’éxécut ion d ’une  sér ie  de  m o 
dèles  spéciaux,  de s t inés  à don n er  un ap pe rç u  syn thé t ique  de  l’archi 
t ec tu re  popula i re  régionale .  Après  p lus ieurs  a n n é e s  d ’inves tigat ions  
e t  d ’é t u d e s  sur  le terrain d e s  Kurpie,  on  a const rui t  u n e  v ingt ième 
maq uet t e ,  modèle- type ,  ré un is sant  tou te s  les par t icular i tés  de  l’a r 
chi tec ture  popula i re  de  ce t te  région (fig. 2). L’Institut poursuivra  
ces  t ravaux, e t  lo rsque les d o n n é e s  o b t e n u e s  le pe rme t t r on t ,  il p ro 
cédera  à la réal isat ion de  m o d è l e s  syn thét iques  pour  d ’au t re s  ré
gions: ce lles  de  Podhale ,  des  K arpat hes  de  l’Est (Hucuły),  de  l’a n 
c ien d u c h é  d e  Lowicz e t  d ’au t re s  encore .
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ZBIGNIEW HORNUNG - STANISLAS STROIŃSKI (1719-1802), 
PEINTRE POLONAIS DES FRESQUES RELIGIEUSES 

AU XVIII-E SIÈCLE
L’a u teu r  no us  p ré sen te  la b iographie ,  tel le q u ’il l’a pu  re con

struire en  se  basan t  sur  les n o te s  archivales,  de  ce  peint re  peu  
conn u e t  c e p e n d a n t  re marq uab le  du XVII e s. L’ar ti ste,  Stanis las  
Stroiński ,  naqui t  à Lwów en  1719, de  pauvres  p a r en t s  bourgeois .  
Il fit assez  tôt  son  app ren t i s sage  d e  peint re ,  d an s  sa ville natale:  
le pè re  Ben oî t  Mazurkiewicz ,  élève de  l’Académ ie  d e  Bologne,  e t  
au teu r  de  la po lychromie  de  l’égl ise des  Bernardins  à Lwów, fut  
le maî tre du j e u n e  peint re .  R e m a r q u a b l e m e n t  doué,  s u r t ou t  po u r  
la peinture  murale ,  S troiński  ob t in t  r a p id e m e n t  un grand succès ;  
il eut ,  pour  ainsi  dire,  le m o n o p o le  de  toute  la produc t ion sur  les 
confins  du Sud-Es t  de  Pologne .  J u s q u ’à l’an  1778, il orna  de  ses  
oeuvres  19 églises,  e t  p en d a n t  les 10 a n n é e s  su ivan te s  il cont inua 
d e  d év e lo p p e r  une  vive activité,  ü n  si grand succ ès  eu t  pou r  e f 
fet d e  lui a t t i rer  l’envie  des  a u t r e s  peint res ,  m e m b r e s  d e s  c o r p o 
ra tions de  mét ier ,  avec  lesquels  il e u t  main tes  con troverses ,  qui  ne  
ce ssèr en t  point,  m ê m e  lo rsqu ’il devint  en  1765 peint re  privilégié et  
secréta i re  du Roi.

Encore  en  1782, Stroiński  travaillait  à la po lychrom ie  de  l’égli
se  à Lopatyn.  Il m o u ru t  en  1802, âg é  de  82 ans.

Le frère ca de t  de Stanislas,  Martin Stroiński,  fut  pe in t re  lui- 
aussi ,  mai s  il n e  laissa au c u n e  oeuvre  vra iment  remarq uab le .  Par  
contre ,  le fils de  Stanis las,  Antoine,  semblai t  p ro m et t r e  b ea ucoup ,  
c o m m e  a d e p te  d e  l’Académ ie  de  St. Luc à R o m e  — c e p e n d a n t  de  
re tour  au pays,  il délaissa b ien tôt  l’art  c o m p l è t e m e n t  en  se  c o n s a 
crant  tout  en t i e r  à l’agr icul ture.  Il e s t  év iden t  q u ’u n e  col labora
tion — au vrai s en s  d e  ce m o t  — entre  les  t rois peint re s  S t ro iń 
ski,  n ’exista point.

J. SIENKIEWICZ - LE MANUSCRIT DE 1659, DE JOSEPH 
NARONOWICZ - NAROŃSKI, SUR LA PERSPECTIVE ET 

L’ARCHITECTURE
Le manus cr i t  de  J o s e p h  Naronowicz-Naroński ,  da t ąn t  d e  1659, 

conf isqué pa r  les Russes  e t  t r a n s p o r té  à Saint -Pe tersburg ,  fut  re
vend iqué  en  1928 pa r  le g o u v e r n e m e n t  polonais  e t  d é p o s é  aux 
Archives d e s  Anciens  Actes  à Varsovie.  D e rn i è re m e n t  M. B. Olsze- 
wicz at ti ra l’a t t ent ion sur  la personal i té  p eu  co n n u e  d e  Naroński ,  
e t  su r  se s  ouvrages  de  ca r tographe.

Vers 1653, Naroński  e s t  con trô le ur  e t  g é o m è t r e  du Prince 
Radziwiłł à  Taurogi.  Il m e u r t  en  1678. D uran t  les 25 années ,  c o m 
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prises en t re  ces  deux dates ,  sa vie é ta i t  plus  ou moins  é t ro i t em en t  
liée avec  la b ranche  des  Radziwiłł  calvins. C’es t  so u s  leur p a t ro 
n ag e  q u ’il travailla à la ca r tographie ,  e t  ce fut  lui qui posa  la base 
d e  la car tograph ie  m o d e r n e  de  la Prusse.  Olszewicz lui a t t r ibue  
aussi  la car te du Duché de  Birże, e t  souligne  l’im por t ance  de  sa 
d isser tat ion sur  la topograph ie ,  p remière  publ icat ion de  ce genre  
en langue polonaise .

Narońsk i  en t re  au service des  Pruss iens  sans  d o u te  vers 1659, 
à la sui te du Prince B. Radziwiłł, qui devint  à ce tte  é p o q u e  g o u 
v e r n eu r  de  la Prusse.

En plus  des  ouvrages  su s -m e n t io n n és  on doi t  à Naronski  des  
manuscr it s :  „Les Anna les  p o lona i ses” et  „L’Histoire vér i table de  la
plus i l lustre mona rchie  de  la Scythie  S a r m a t ę ............... a u j o u rd ’hui
R o y a u m e  de  la P o lo g n e ” (1671).

Le manusc r i t  des  Archives d e s  Anciens Actes nou s  fournit  
p lus ieurs  détai ls  b iographiques ;  ainsi nou s  y t rouv on s  les n o m s  
de  ses  maî t re s  — en tre  aut res  celui de  Martinus  D e  l a q u a  — sans  
dou te  a p p a r e n t é  au  véni tien André  del  Aqua,  ing én ieu r -a rc h i t e c t e ,  
actif en  P o lo gne  au d é b u t  du XVll-e s. Les  au t r e s  maî t res  de  Na
ronski,  m e m b r e s  de  familles polonaises  a r m é n ien n e s  e t  pro te s tant e s ,  
furent:  J e a n  Schlichtyng, Samuel  Grodzicki,  E rn es t  S tegm an ,  J o a c h im  
Lemka ,  enfin A da m  Fre(y)tak.  C o m m e  spécia lis tes  de  l’a r i t hm é t ique  et 
de  la géométr ie ,  il n o m m e  Michel Kne ppen,  J e a n  Schlichtyng,  J .  Al- 
s tedius ,  e t  un  J é s u i t e  au n o m  illisible. A da m Freytak (Fretak) 
s us  - m e n t i o n n é  e s t  p r o b a b le m en t  le m ê m e  que le m éd ec in  du 
Prince J a n u s z  Radziwiłł, A d a m  Freytag (1608 — 1650) de  Toruń,  in
gén ieu r  et  p ro f e s seu r  à l’éco le  de  Kiejdany.  Il e s t  à croire q u e  Na- 
roński  fut  élève de  la m ê m e  école,  favorable au d é v e lo p p e m e n t  
de  la science  e t  de la p e n s é e  i n d ép en d a n te s .  En 1659 paraî t  à Cra- 
covie le p remie r  ouv rage  sur  l’archi tec ture  en  langue po lona ise  — 
en  ce t te  m ê m e  a n n é e  Naroński  achève son  oeuvre ,  qui en t r e  a u 
t re s  devait  traî ter  auss i  de  l’archi tec ture .

Le manuscr i t  de  Varsovie,  un i n - fo l i o  relié en  parchemin,  ri
c h e m e n t  orné  e t  i l lustré de  des s ins  t ech n iq u es  e t  a l légor iques,  
por te  un long titre ca ractér is t ique  po u r  le XVll-e s. Le co n ten u  ne 
r é p o n d  pas  p l e i n e m e n t  à tou t  ce que  p r o m e t  ce titre. No us  ne 
t ro uvons  pas  la par t ie  qui devait  t raî ter  de  l’arch i t ec ture  des  ch â 
teaux.  Le p re m ie r  des  Livres de  M at hém at ique a disparu;  le sec ond  
(don t  M-lle M. Ruxer e t  M. B. Olszewicz on t  parlé) e t  le t ro is ième 
no us  p e r m e t t e n t  de  co n s t a t e r  leur ca rac tère  d i dac t ique  e t  la t e n 
d an c e  m a r q u é e  à l’appl ica tion pra t ique  des  théor ie s  énoncées .  Ce 
ca rac tè re  e s t  p rop re  à l’ép o q u e  de  Naroński ; les livres d idact iques  
du type  du m anuel ,  t rès r é p a n d u  en France,  e n  Hol lande e t  en
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pays  a l lemands ,  devi enne n t  de  plus  en plus en vogue  en  Pologne. 
L’au teu r  de  notre  manuscr i t  dés igne ce ux  des  ingénieur s  é t ra nger s  
qui lui o n t  servis de  guides:  en t r e  au t re s  un n o m m é  par lui Mar- 
roleos,  qui  e s t  bien S am ue l  Marolois,  le m a th ém a t i c i en  français 
du XVII-e s. bien  conn u,  d e m e u r a n t  en  Hol lande.  Son influence 
e s t  visible dans  l’oeu v re  de  Naroński ,  c o m m e  auss i  celle de Frey- 
tak, e t  de  M. Dôgen.

La par tie im por t an te  de  l’oeuvre  est,  out re  la „R abdo log ie” 
(m é th o d e  facile de faire des  calculs rapides)  „la descrip tion 
de l’O pt ique  ou de  la perspect ive"  (1658); ce tte  partie,  de 86 pages ,  
e s t  b asée  su r tout  sur  le livre de  Marolois.  En par tan t  des  règles 
générales ,  l’a u t eu r  explique consc ie n t ie usem en t ,  au m o y en  de  n o m 
breux dess e ins  e t  d iag ra m m es ,  les é l ém e n t s  de  ce t te  science.  Il 
es t  à r em arquer  q u ’il cite p re s q u e  to u jou rs  les au teurs  e t  les o u 
vrages  auquels  il fait des  em p ru n t s .

La par tie la plus  impor tante  ce p en d an t ,  au tan t  par le co n te n u  
q u e  par  le vo lum e — 176 pages  — c ’es t  „l’f lrchitectura Militaris”. 
Les sou rc es  principales de  ces  chap i t r es  son t  les oevres  de  Frey- 
tag, celles de  M. Dôgen, de  S. Marolois,  e t  auss i  celle de N. Go ld
man,  de Silésie. Après  avoir esqui ssé  le d é v e lo p p e m e n t  h is tor ique  
du c h â t e a u - f o r t ,  l’a u t eu r  p as se  aux forti ficat ions m o d ern e s ,  aux 
di fférents  sys tèmes ,  régul iers  e t  irréguliers,  en  s ’a idant  de calculs,  
de  des s ins  e t  de  d iag ra m mes .  11 prend c o m p t e  su r tout  des  e x p é 
r iences  hol landaises  e t  françaises,  n ’oubl iant  c e p e n d a n t  point  les 
re cen tes  fortifications i tal iennes . Il ne  se bo rne  pas  à l’archi tec ture  
p ro p r e m e n t  dite, la lutte,  les p ro b lèm es  tac t iques  d e  l’a t taque ,  de  
la défense ,  la cons t ruct ion  d e s  re mpar t s ,  l’in té re ssen t  éga le m en t ,  
il s ’o ccupe  m ê m e  de  la tac t ique  p r o p r e m e n t  dite, de la d isposi t ion  
du camp,  etc.  Ces pa ssages  son t  de p r e m iè r e  im por t ance  pour  
l’histoire des  sc i ences  militaires,  d ’a u t a n t  plus q u e  bien so uven t  
ils so n t  bas és  sur  l’expé r i ence  de  l’auteur ,  ou  celle de  ses  c o n t e m 
porains ,  ce qui accroi t  encore  l’originali té e t  l’in térê t  du  manuscr it .

Le vo lume e s t  t e rm in é  par un index de  t e r m e s  t echn iques ,  
e t  u n e  „Table s om m ai re  de  l’ar ch i t ec tu re  mi li ta i re”. Ces  appe ndices  
fourn issent  d ’a m p l e s  maté r iaux p e r m e t t a n t  d ’é tabl i r  les t e rm e s  tech
n iqu es  polonais ,  e t  de  les c o m p ar e r  avec ceux qui  fu ren t  e m 
ployés  par  St. Grzepski  d an s  son oeuvre:  „La Géométr ie ,  c ’es t  à dire 
la sc ience  des  m e s u r e s ” (1556), e t  avec le vocabula i re  joint  au 
„Cal l i tecnicorum” de  B. Wąsowski  (1676). 11 es t  à noter ,  q u e  N a
roński  rédige  son  vocabula i re  en  latin, en  a l lemand,  en  f rançais  et  
en  polonais  — tandi s  q u e  Wąsowski  re mplace  la l angue  a l leman de  
e t  f rançaise par  l’italien.
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Malgré le caractè re  compi la to i re  de  l’oeuvr e  de Naroński ,  elle 
es t  d igne d ’intérêt .  Sa valeur g ra p h iq u e  e s t  remarquable .  La p r é 
di lection de Narońsk i  pou r  la riche o rn e m e n t a t i o n  du livre, visible 
auss i  d a n s  ses  au t re s  ouvrages ,  n o u s  rappel l e  le s tyle des  livres 
a l l em ands  du XVl-e s. Peut-ê t re  doi t on  voir là l’influence du mi
lieu d e s  Radziwiłł calvins.

Le manuscr i t  de  Varsovie e s t  in tér e ssan t  auss i  du  point  de 
vue d e  l’histoire de  l’art.  Il no us  p e r m e t  de  saisi r pour  ainsi dire 
sur  le vif le type de  géom èt re- ingén ieu r ,  t rès  carac tér is t ique  pour  
l’histoire de  l’ar ch i t ec ture  du XVII-e e t  XVIII-e s. La per sonnal i té  
de  Naroński  se dess ine ,  p last ique,  sur  le fond de la vie cul turelle 
des  confins  de  la Républ ique.  Le rôle de  m é c è n e s  d ’ar t  des  Ra
dziwiłł, les liens exis tant  à ce t t e  é p o q u e  en t re  la Po logne  e t  la Hol
lande n o u s  appara i ssent ,  tout e  l’a t m o s p h è re  du XVII-e s. se  d égage  
de ce manus cr i t  sur  la Perspect ive  e t  l’f l rchi tecture.

SIMÉON ZAJCZYK - LES SYNAGOGUES DU STYLE BAROQUE 
EN POLOGNE

Le n o m b re  des  s y n ag o g u e s  t rès  in t é re ss a n t e s  p our  tout  archi 
tec te  e t  histor ien  de l’art, es t t rès considérable  en  Pologne,  su r tout  
en co m p a ra i so n  avec l’O u es t  e t  le Centre  de  l’Europe.  Tandis  que  
d an s  les pays  d ’O c c id en t  les s y nagogues  son t  rares,  et  encore  cer
tains  types  s e u l e m e n t  son t  re p ré sen té s  — e n  Pologne la chaîne 
es t  in in ter rompue:  d epu i s  le déclin du Moyen flge j u s q u ’à nos  
jours,  on  p eu t  suivre les ch a n g e m e n t s  des  fo rmes  selon les éxi- 
g ea n ces  des  styles e t  des  époques .

C’e s t  au cours  de  la l-re moi t ié  du XVII-e s. q u ’appara î t  le 
type  de la syn ag o g u e  du style ba roque ,  type  fixé p r e s q u e  dès  le 
début ; ni la s e c o n d e  moi tié  du XVII-e s., ni le XVIII-e s. n ’o n t  rien 
a jouté  à son  d é v e lo p p e m en t .  C’es t  p lu tôt  à la décora t ion de l’in
tér ieur  des  sy nag ogues  e t  au  d é v e lo p p e m e n t  p last ique de  l’autel  
q u e  t ravai l lent  les ar t i s tes  du XVIII-e s.

La partie principale  et  centra le  de la sy n ag o g u e  — c’es t  la 
salle des  h o m m e s ,  en  fo rme de  carré .  La voûte de  ce tte  salle es t 
divisée en  9 ch am p s ,  r e p o s a n t  en  par tie sur  les murs ,  e t  en p a r 
t ie sur  qua t r e  colonnes .  L’e s p a c e  com pri se  en t re  les co lo n n es  es t  
o cc u p p ée  par  la „ b im a ”, c’est -à-di re u n e  sor te de  chaîre; ainsi la 
„b im a”, m a r q u é e  par ces  q u a t r e s  pu i s san t s  piliers,  es t  ra t tachée  
fo r te men t  à l’archi tec ture  de  la synagogue  — elle y g ag n e  en  gran
d eu r  m o n u m e n ta l e .  Le ca ractère  de  la „b im a” es t  s t r i c t em en t  lié 
à la vie re l ig ieuse  des  Jui fs au XVII-e s. La t en d an c e  d ’accentuer  
d ’av an ta ge  le pr incipe central  de  l’archi tec ture  de  la synagogue,  
e t  par  cela m ê m e  de  sou l igner  l’im por t ance  d e  la „ b i m a ”, eu t
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po u r  ef fet  de  créer  u n e  var ia tion de l’intérieur typique,  en  aba is
sant  le c h a m p  central  de  la voûte.  L’e s p a c e  en t re  les co lonnes  
e t  au d e s s u s  du ch a m p s  abaissé  de  la voûte,  es t  rempl ie  pa r  une  
subst ruct ion en  forme de cub e vide, su s p e n d u  au -des sus  de  la 
„b im a ”, et  s o u t en u  pa r  les qu a t r e s  co lonn es  su s -m en t io n n ée s .  Ce 
cube,  sou ven t  r i ch em en t  orné ,  fo rm e une so r te  de  c o u r o n n e  ou de 
baldaquin .  — ü n  g ro u p e  de  sy n ag o g u es  se  d ist ingue par la t e n 
d an ce  en c o r e  plus p ro n o n c ée  de  soul igner  l’im por t ance  de  la „bi
m a ”: dans  ces  temples ,  l’es pace  ent re  les co lonnes  es t  o rn é e  de 
la sorte,  q u ’elle forme une pet i te  chapel le.  La coupole ,  fo r m é e  
par  la voûte abaissée ,  es t  a t t ach ée  p re sque  à mi-colonnes;  des  
ouv er tu res  percées  dans  les parois e t  dans  le plafond du hexaèdre ,  
la issent  p as se r  la lumière.  Dans  la concept ion class ique  de  la 
chapel le,  ce sy s t èm e  es t  mot ivé  par  la t en d an c e  de  concen t re r  la 
lumiè re  sur  la „ b i m a ”, mais  dans  le cas cité ce  m o m e n t  es t  éli
miné  par le fait m ê m e  que  la lumière  de  l’in té r ieu r  de  la „b im a”, 
e t  de la coup ole  e s t  t am isée  e t  a t t é n u é e  à desse in .  C’es t  le point  
le plus faible de  ce t te  concept ion.  C e p e n d a n t  il es t  à remarquer ,  
q u e  les c é rém o n ies  rel ig ieuses  d an s  les sy nag ogues  o n t  lieu aussi  
bien le soir, à la lumiè re  artificielle, q u ’à celle du jour.  Les  l am pes  
e t  les ca ndél ab re s  p lacés  d an s  le hexaèdre  e t  sous  la coupole ,  
éc la i ren t  l’intér ieur  de la „b îm a” e t  je t t en t  des  raies  de  lumière  
par  les ou v e r tu r e s  a m é n a g é e s  dan le cube,  ce qui d o n n e  des  
effets d e  théâ t r e  t rès  f r ap p an t s  e t  t rès  carac tér is t iques  pour  le style 
baroq ue .

Le plus grand mér i te  de  ce ty pe  de s y n ag o g u e s  es t  celui 
d ’avoir créé un in tér ieur  m o n u m e n ta l  basé  sur  le pr incipe d ’édifice 
central ,  s ans  é lever  u n e  coupole ,  ce qui  aurai t  exigé une  co n 
s t ruct ion en  hauteur ,  imposs ible  à réaliser,  à la sui te des  prescr ip
t ions  e t  des  lois de  l’Etat  e t  de  celles de  l’Eglise.

Les  sy n ag o g u es  du style baroque ,  n o m b r e u s e s  en  Pologne,  
se  t rouven t  ég a l e m e n t  au delà de  ses  f rontières ,  e t  cela auss i  bien 
à l’Est q u ’à l’Ouest ,  à savoir en Ukraine,  en  Allemagne,  en  T ch é 
coslovaquie  et  en  Hongrie.

Les p lus  im por t an tes  sy n ag o g u e s  en  Pologne ,  d a t an t  de la 
1-re moi tié du XVIl-e s., c ’es t  à dire de  l’é p o q u e  p e n d a n t  laquel le 
se forma le type  des  sy n ag o g u es  b a roques ,  son t  s i tuées  à l’Est du 
pays . Les plus  r e m arq uab les  son t  celles de Lwów (1624 — 1632), 
de Wilno (après  1633) e t  d ’Ost rôg  (la p re m iè re  moi tié du XVll-e s.). 
Ces  t rois  t em p les  a p p a r t i e n n en t  au p rem ie r  des  types  s u s - m en -  
t ionnés .  La synagog ue de  Luck (1626 — 1628) et  le g r o u p e  d e  sy
nagogues  ayan t  des  „ b im a ” fo r m é es  à l’ins tar  des  chapel l es  (celle 
de  Pińsk — de 1640, celle de  Słonim,  de 1642, e t  celle de' Nowo-
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gródek,  de 1648) a p p a r t i en n en t  à la sec o n d e  ca tégor ie .  Le sy n a 
gogu e d e  Tykocin,  de 1640, leurs es t  a p p a r e n t é e  ég a le m en t .

V. SICYNSKIJ - L'ARCHITECTURE DE LA VILLE DE CHEŁM 
SUR LES GRAVURES DE 1780.

L’au teu r  de  l’ar ticle par le d ’un g r o u p e  de g ra vur es  du XVIII s., 
qui nous  ap p o r te n t  des  détai ls in téressan ts  de  l’arch i tec tu re  de 
Chełm (ville s i tuée  d an s  la voïevodie de  Lublin).  Ces  g ra vure s  se 
t ro uv en t  d an s  un ouvrage de 1780, publié à l’occas ion du c o u r o n 
n e m e n t  sol lennel  de  l’im age m i raculeuse  de  Not re  D a m e  de la 
C athéd ra le  de  Chełm. L’ouvrage fut  im pri mé dans  l’officine des  
Frères  de  C arm e  à B e r d y c z ó w — im pr imer ie  qui, d u r a n t  les 80 a n 
n ée s  d e  son exis tence  (1760 — 1840) a édi té  circa 250 di fférentes  
oeuvres ,  r e m a rq u ab le s  par  leur valeur  graphique.  La major i té  de  
grav ures  en  ques t ion es t  due  au graveur  bien c o n n u  de  Berdyczów,  
T héodore  Rakowiecki ,  t rès  actif à l’é p o q u e  1767 — 1780. Elles ont  
po ur  su je t  des  m o n u m e n t s  de l’archi tec tu re  religieuse e t  laïque de 
Chełm,  soit  inexis tants  a u j o u r d ’hui, soi t  c o n s id é r a b lem en t  changés  — 
et  qui servent ,  sur ces  gravures ,  de déc or  aux sol leni tés du co u 
ro nne me n t .  Les dess ins  les plus  in té re ssan t  so n t  ceux qui r e p ré 
s e n t e n t  les arcs de  t r iomphe:  ils so n t  remarq uab les  pa r  leur c o m 
posi t ion.  Le style p ré d o m in a n t  des  m o n u m e n t s  e s t  celui de  Louis 
XVI, b ien  q u e  les étai ls  d ’o rn e m e n ta t io n  off rent  des  t rai t s p ro p re s  
au  s tyle Louis XIV. Le dess in  ju s t e  et  précis des  fo rmes  archi tecto- 
n i ques  sur  les gravures  r e p ré s en ta n t  les arcs de t r iomphe,  semble  
n o u s  sug gérer  la suppo s i t ion  q u e  l’auteur ,  Th. Rakowiecki ,  eû t  pu 
ê tre é g a l e m e n t  le cons t ructeur ,  ou  bien s e u l e m e n t  l’a u t e u r  d e s  plans  
de  ce s  édi fices  de  c i rconstances .  Les gravures  mér i t en t  l’at tent ion,  
car el les  son t  une  preuve in té re ssan te  de  la cul ture art i st ique de 
Chełm,  de  la fin du XVlII-e s.

BR. POŚWIK - SUR LA MÉTHODE D’ANALYSE DES BRIQUES 
ÉMAILLÉES.

L’au teu r  che rche  à établ i r  une  classification des  br iques  émail- 
lées  se lon leurs  di fférents p ro c é d é s  de fabricat ion.  Il d é m o n t r e  la 
nécess i té ,  p o u r  un his tor ien d 'ar t  s ’in tér e ssan t  à la cé ram iqu e,  de 
p o s s é d e r  une  conn a is sance  exacte de  la techn ique  de  ce t te  fabrication.

Dans  le 1-er Chapi t re,  l’au t eu r  parle des  m é t h o d e s  d ’analyse 
extér ieure  e t  d ’ana lyse  chimique simpl if iée du m at ér ia u  (argile) 
e t  de  l’émai l;  dans  le C hap i t re  II il définit  les types  d e s  briques 
émai l lées ,  d ’ap r è s  leurs d i f fé rent es  m é t h o d e s  d e  production.  Enfin 
dans  le Chapit re III il trai te des  r e che rches  spécia les ,  p e r m e t ta n t  
de  reconst ru i re  les p ro céd és  de  fabricat ion.
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