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A Madame Stefania Skwarczyńska, profes- 
seur A la Facultć des Lettres A I Universitć de 
Łódź, a Poccasion du 40% anniversaire de son 
activitć scientifique — hommage d'un ćleve 
reconnaissant 

«AU ROD» — UN EXEMPLE D'ASTEISME POLONAIS 

REMARQUES ANALYTIQUES SUR UNE SATIRE DE KRASICKI 

Les mots d'esprit sont comme l'aurore; le 
temps les dirige en tragant aux uns un couchant 
tardif et lumineux, et aux autres une chute 
prómaturće. 

Adam Naruszewicz! 

C'est chez Naruszewicz qw'il sied de puiser la lemme de cet article sur un chef- 
-d'oeuvre de Krasicki. Krasicki lui-mćme n'a-t-il pas exprimć, dans son oeuvre 
sur Fart poćtique, combien il ćtait ravi par le charme de la poćsie de Naruszewicz? 
Julian Bartoszewicz le note dans Wiadomość (La Nouvelle), tout en prenant la dćfense 
de I'śveque de Łuck, contre Wiśniewski, et citant les paroles ameres que Naruszewicz 
avait Ihabitude de dire, par allusion A son dćnuement: deux fois ćtranger, parce 
que de Smoleńsk et d'Emmaus2. En 1953, J. Kleiner remarque que Naruszewicz 
mćrite un souvenir meilleur et plus cordial que cette maniere froide dont les histo- 
riens de la littćrature le traitent aujourd'hui, pour tout tćmoignage de reconnais- 
sance3. 

En 1953 aussi, Cz. Zgorzelski nous rappelle que Naruszewicz passait pourtant 
pour Tćgal de Krasicki, et il dćmontre que ceci rćsultait de la disposition des forces 
et du conflit des tendances littćraires de Ićpoque*. Une discussion qu'ils avaient 

1 A. Naruszewicz, Historia narodu polskiego przez... (Histoire de la Nation Polonaise par...), 
ćd. nouv. J. N. Bobrowicz, A Leipzig, chez Breitkopf et Haertel, 1836, t. 1, livre 1, p. XVIII: «Dow- 
cipy ludzkie są jako zorza; wiek one obraca; jednym z długim światłem późny zachód, drugich 
rychły upadek zakreśliwszy» (A. Naruszewicz, Memoriał względem pisania Historii Narodowej). 

2 J. Bartoszewicz, Wiadomość (La Nouvelle), vide: Historia narodu polskiego, t. 6, ćd. Tu- 
rowicz, Kraków 1859, p. 107. Auto-dćfinition de Naruszewicz: comme I'annotation 1, p. XXXI. 

3 J. Kleiner Naruszewicz — pionier demokracji (Naruszewicz — pionnier de la dćmocratie), 
«Życie Literackie» 1953, Ne 17(67). 

4 €. Zgorzelski, Naruszewicz poeta, «Roczniki Humanistyczne, Tow. Nauk. KUL» IV. 
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entammće en un moment de bonne humeur unit les deux poetes (ce n'est que le 
plus futile des liens que I'on puisse indiquer). En rćplique A Pochwała miodu (Louan- 
ge de I"'hydromel) de Krasicki, Naruszewicz ćcrit au nom de I'ćchanson Luciń- 
ski la defense du vin. On peut extraire de cette rćplique un distique qui, isolć, 
pourrait €tre appliquś comme commentaire aux questions dont traite le vers Au 
Roi: 

Ce mal est en nous, point de louanges vaines, 
Afin de s'en dćfaire, force est d'abattre soi-mćme5. 

Ignacy Chrzanowski considćrait Krasicki comme ćtranger a la politique, Kon- 
stanty Wojciechowski le disait — apolitique par nature, Al. Briickner, en mention- 
nant Bajki (Les Fables), dćmontre que la aussi Krasicki est zoon apolitikon, J. Nowak- 
-Dłużewski soutient cette opinion, en ajoutant que Krasicki se tenait, de regle, en 
marge des questions politiquesó. M. Piszczkowski, tout en notant d'apres Kleiner 
que Krasicki, au dćbut de sa carriere, avait ćtć un homme politique actif et entre- 
prenant, dit ensuite: «Il n'ćtait homme politique qu'autant qu'un journaliste actif 
peut €tre considóćrć comme homme politique». Donc rien que ce trait caractćristi- 
que de la personnalitć de Krasicki devrait dćja ćveiller de IintćrEt pour Ioeuvre 
que Zbigniew Goliński qualifie, non sans raison, de «satire completement politique»7. 

W. Hahn suppose que Krasicki imite la les satires 1 et 6 (Livre I) d'Horace, 
dódićes a Mćcćne, et il maintient que le nombre des problómes et des themes traitćs 
est plus grand chez Krasicki que chez Horace, et que I'on y retrouve la meme indul- 
gence comprćhensive 8. 

Mais la satire est remarquable pour d'autres raisons aussi. Kleiner dćfinit comme 
Pune de ses proprićtćs: «la mćthode de reproches ćlogieux dans un chef-d'oeuvre 
de poćsie louangeuse», et il I'a nommć: «panćgyrique sous forme de satire». Dans 
Palinodie il voit une satire sous forme de panćgyrique, et il apprócie sa double 
portće?. 

5 'T. Mikulski, Adresaci «Listów» Krasickiego (Les Destinataires des Lettres de Krasicki), 
Wrocław 1952. Au sujet de la polćmique. 

6 I. Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski (Histoire de la littćrature de la Po- 
logne indćpendante), avec extraits, ćd. 2, Warszawa 1908; K. Wojciechowski, Ignacy Krasicki, 
Lwów 1922. Les dernieres phrases dans cette monographie; A. Briickner, Dzieje kultury polskiej 
(Histoire de la culture polonaise), Kraków 1930, t. 2, part 2; J. Nowak-Dłużewski, Satyra 
Sejmu Czteroletniego (Satire sur la diete de quatre ans), Kraków 1933, chapitre II. 

7 M.Piszczkowski, O Krasickim i Fredrze rozpraw dziesięć (Dix ćtudes sur Krasicki et Fredro), 
«Tygodnik Powszechny» 1957, Ne 8 (423), compte rendu de I'essai de J. Kleiner; Z. Goliński, 
Wstęp (Introduction), [dans:] I. Krasicki, Satyry i listy. Wybór... (Choix de Satires et Lettres), 
Wrocław 1954, p. 14. 

8 W. Hahn, Krasicki i Horacy. Tirć a part de «Eos», Lwów 1935. 
9 J. Kleiner, O Krasickim i o Fredrze. Dziesięć rozpraw (Dix Etudes sur Krasicki et Fredro), 

Wrocław 1956. Au sujet du panćgyrique satirique et badin, vide des remarques chez J. Kleiner, 
Mickiewicz, Lublin 1948, t. 1, pp. 145 et 151; t. 2, part. 2, p. 244. 

En considćration des conclusion finales de mon analyse, et du fait que le blime inversć du 
mal est le sujet de Palinodie, on peut reconnaitre Ioriginalitć des parenthćses qui enclavent le 
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Krzyżanowski la nomme phóćnomene magistral et supróme du panćgyrisme 
polonais. Z. Goliński la dócrit ainsi: «Krasicki loue le roi, mais d'un ćloge ćtrange — 
par les mćthodes et les moyens de la satire». C'est donc la forme móme qui est 
Fobjet intrigant ou, selon S. Skwarczyńska, «l'aspect obtenu par le matćriel verbal 
engagć 4 transmettre une teneur d'un certain genre», «la structure de I'ćnonciation 
decidće par une fonction spócifique de ónonciation»!10, Jądis le roi Stanislas lui- 
-meme fut mystifić par la structure si compliquće de l'oeuvre 11. 

L'auteur a du reste signalć la prćsence d'ćnonciations complexes et mis en 
garde le lecteur contre une interpretation erronće qui pourrait avoir lieu: «Ceux 
qui comprennent mal les choses croient que ła plaisanterie, dite expres pour soutenir 
Fopinion contraire, devrait ćtre prise pour la vćritć. On voit qwil n'ont pas attentive- 
ment lu cet ćcrit, sans quoi ils auraient compris 4 quoi il tend. Et il tend prćócise- 
ment A se moquer de vieux prćjugćs [...]»12. — Ces paroles tóćmoignent certainement 
de la luciditć de Ićcrivain. En ne commentant d'ailleurs que les Fables, W. Borowy 
observe que «Krasicki s'exprime plutót par sa prócision et sa structure que par la 
morale ou Vironie souvent A deux tranchants»13, En nous penchant sur cette ques- 
tion, nous touchons indirectement au problóme du caractere de la poćsie de Krasicki, 
en gćnćral, de son intellectualisme qui est mis en question par Wacław Borowy, 
pour des raisons formelles de dćfinition, et qui est reconnu par K. Wojciechowski, 
Wł. Floryan et J. Kleiner", 

premier cycle des satires de Krasicki. Cf. aussi D. Hopensztand; Satyry Krasickiego (Essai 
de morphologie et de sćmantique), [dans:] Szylistyka teoretyczna w Polsce. Ród. K. Budzyk, 
Warszawa 1946, p. 374; dans la p. 375 Hopensztand a dćfini la Palinodie de Krasicki comme 
une parodie du genre littćraire de palinodie. 

Ii vaut la peine de comparer la Palinodie avec N. A. Niekrasow, Ode contemporaine (Coepe- 
mieniaa oda 1845), [dans:] H. A. HekpacoB, Couurenus, MockBa 1950. H3naTenbcTBo Xyno- 
KECTBCHHOJi JINTEpaTypbi, p. 2). L'ode est un vers ironique maintenu dans un ton impeccabie 
de louange pleine de respect et d'estime. Ce n'est qu'une certaine exagćration de Ićloge, une 
ostentation superflue de la naivetć des louanges qui, cette fois-ci, font preuve d'une ten- 
dance bien nette a la raillerie. 

10 J, Krzyżanowski, Historia literatury polskiej (Histoire de la litćrature polonaise), War- 
szawa 1953, pp. 472-473; Goliński, loc. cit.; S$. Skwarczyńska, Studia i szkice literackie 
(Etudes et essais littóraires), Warszawa 1953, p. 103; et du móćme auteur, Wstęp do nauki o litera- 
turze (Introduction d la science de la littórature), Warszawa 1954, t. l, p. 316 et suiv. 

Le texte polonais des paroles citćes: «postać, jaką uzyskuje tworzywo słowne zaangażowane 
do przekazania treści określonego typu», «struktura wypowiedzenia wyznaczona przez specyficzną 
funkcję wypowiedzenia». 

11 Vide: Hopensztand, op. cit., p. 369-370. 
12 Krasicki d'aprćs: Goliński, op. cit., p. 17. Texte polonais du passage citć: «Mniemają 

źle rzecz biorący[...]». 
13 W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII (De la poćsie polonaise au XVIII s.), ćd. 

PAU, Kraków 1948. 
14 Wojciechowski, /Łce.; W. Floryan, Satyry Krasickiego a Boileau (Les Satires de Krasicki 

er de Boileau), [dans:] Księga referatów. Zjazd Naukowy im. Krasickiego, Lwów 1936; J. Kleiner, 
op. cit.; cf. aussi le compte rendu des opinions de Kleiner par Z. Ciechanowska, Literatura 
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Au Roi a la forme d'une allocution adressće directement a I'auditeur. Il pour- 
rait en €tre de meme pour une lettre ouverte15, et cette oeuvre pourrait Gtre traitće 
comme telle, surtout si "on prenait en considćration la fonction sociale de la satire 
a cette ćpoque. 

Au Roi a la forme d'un discours, d'un monoloque en prćsence de I'auditeur, 
monologue ou les reproches sont jetćs «a la face» (v. 72). Cette remarque prćli- 
minaire doit €tre prócisće et complćtće. Il y a IA des fragments ol le texte contracte 
les traits d'un dialogue, les traits «d'un cótć du dialogue», dont I'autre partie ne 
nous parvient pas. C'est prócisćment ce que nous ćprouvons lorsque nous sommes 
tćmoins d'une conversation par tćlóphone. Cette autre partie du dialoque, quoique 
inaudible, n'en est pas moins rćelle; on peut tout de mEme se I'imaginer comme une 
participation tacite A la conversation, comme si Iauditeur avait rćagi par gestes 
et avait ainsi influencć les rćpliques de Tinterlocuteur. 

» [...] contre toutes tourmentes 
Te garantiras. Tu ne veux pas? Tant pis pour toi [...]. 

(v. 83-84) 
Votre Majestć vaincre je ne pourrai. Je vois [...]. 

(v. 101)16 

Le vers Au Roi est un astćisme ou un ćloge sous forme de reproche, louange 
inversće. Une louange od I'on ne peut sous-estimer ni la forme d'attaque choisie et 
appliquće, ni le ton agressif. C'est un genre tout particulier d'un duo ou la dimension 
de Teffet est dćterminće par la dimension de la diffórence entre deux voix. C'est un 
champ de suggestibilitć artistique dont la tension dćpend de la diffórence de ten- 
sion entre deux póles rćels: nćgation et affirmation. L'attaque ne peut y ćtre pure- 
ment apparente, car dans une oeuvre de ce genre elle seule est porteuse de I'ćloge 
qui n'est pas apparent non plus. Il n'est pas apparent, il est un ćloge indirect. La 
dćfinition «indirect» n'affaiblit pas Tóloge lui-mćme, mais dófinit plutót la technique 
choisie pour louer. En mathćmatiques, il y a aussi des preuves indirectes et leur 

polska a niemiecka w XVIII w. Stan badań (La Littćrature polonaise et la littórature allemande 
au XVIII siecle. Etat des recherches), [dans:] Księga referatów... 

15 Krzyżanowski, op. cit., p. 472, parle de la lettre poćtique. Un chapitre de I'ć6tude de 
Hopensztand (op. cit., pp. 365-366) consacrć aux satires: Au Roi et Palinodie, parle du mono- 
logue, ćnoncć soi-disant indirectement, dćfini comme un genre littćraire qui tient, A la fois, d'un 
empirisme de reportage et d'une interprćtation indóćpendante des phćnomenes. (Toutes les dć- 
finitions de Hopensztand sont marqućes d'une originalitć de terminologie et d'une tournure trós 
personnelle.) Note: Le texte du vers Au Roi et d'autres textes des Satires de Krasicki sont citćs 
d'aprós: I. Krasicki, Satyry i listy. Wybór, Wrocław 1954. 

16 Les parties inaudibles du dialogue sont mentionnćes par Hopensztand (op. cit., p. 377) 
ou il traite de la satire de Krasicki Życie dworskie (La Vie de la Cour). — Sur la collaboration des 
gestes avec le langage: vide un fragment de R. P. Blackmur, Language and Gesture (citć dans 
les Addenda du chapitre 30 dans: Wimsatt and Brooks, Literary Criticism. A Short History). 

Voici le texte polonais des vers citćs: «[...] przeciw nawałnościom wszelkim | trwale się ubez- 
pieczysz. Nie chcesz? Tym ci gorzej [...]» <= (v. 83-84). Et: «Waszej Królewskiej Mości nie prze- 
prę, jak widzę [...)» (v. 101). 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. IX, z. 2 (17) 4 
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appellation ne se rapporte pas a leur infaillibilitć, mais dćfinit le mode de raison- 
nement appliquć. Les reproches de I'astćisme ne sont pas fictifs, mais il ne consti- 
tuent pas un but. La louange est authentique, mais elle ne peut pourtant pas €tre 
isolće des objections qui la pónetrent. 

Pour rendre plus clair le schóma proposć, appelons destinataire Fobjet de la 
rćprimande ćnoncće qui est en mćme temps Iobjet de Ićloge rćalisć. Appelons 
ćmetteur le sujet littćraire qui dóclare le blame. 

On pourrait dire alors que la conscience de I'ćmetteur contient uniquement le 
blame (Tintention de reproche), et que IFćloge qui s accomplit au cours du proces- 
sus de la rćprimande se rćalise objectivement d'une manićre inaccessible A la con- 
science de I" ćmetteur. Cette intention de reproche, subjectivement dćpourvue d'ćqui- 
voque, conditionne I"accomplissement de Ićloge. En guise d'exemple du contraste 
diamćtral que prósente la «transformation», rien que pour rire un peu, rappelons le 
cas de madame de La Pommeraye qui devait accomplir avec prómćditation scrupu- 
leuse le plan de sa vengeance envers le marquis des Arcis, afin qu'il puisse reconnaitre 
comme un vrai service le mode de I"accomplissement de cette vengeance. Cet exemple, 
pris chez Diderot, est bien plus simple que le phćnomene de I'astćisme, et il ne peut 
illustrer que la situation ol la manićre d'agir se retourne tout simplement contre 
son auteur. - 

La position d'ćmetteur est condamnće dans Iastóisme A une auto-compromis- 
sion inconsciente, mais — comme je vais Iexpliquer plus loin — non absolue qui 
devrait s'accomplir: 1” a Faide de «l'ćloquence des faits»; 2? a Iaide d'une cons- 
cience supćrieure A celle de I ćmetteur (nommons le simplement — auteur); 3” en 
prósence d'une conscience ćgale A celle de I'auteur (le lecteur, I"auditeur) puisque 
c'est pour elle que Fauteur a malicieusement mis en marche la marionnette de I'ćme- 
tteur agressif17, 

En schćmatisant, on pourrait dire que: 1” Fapprobation augmentće embrasse 
le destinataire; 2 Fapprobation diminuće, mais rćelle, touche les raisons appa- 
rentes de la condamnation; 3” le blime augmentć touche les positions de I'ć- 
metteur; 4 le blame diminuć, mais rćel, touche les raisons rćvćlćes de la louange. 

Goethe ćtait aussi passć maitre dans art d'infiltrer de la critique dans des 
oeuvres qui en ćtaient en apparence tres ćloignćes. Citons un aphorisme qui lui 
sert de commentaire de ses moyens artistiques littćraires: 

17 Apres avoir examinć Tintersection des deux oppositions: monologue et dialogue, 
objectivitć abstraite de I' argument et subjectivitć concrete du portrait ou de la scćne collective, 
Hopensztand (op. cit. p. 340) voit dans Au Roi un monologue abstrait dćpassć qui a gardć 
la forme de monologue et perdu le lien entre la personnalitć de I'auteur et la seule dramatis 
persona. Il y voit une haute rćalisation dans le domaine du concret: le monologue concret 
(pp. 358-359). Ailleurs (p. 338), il indique la conformation au principe de I'unitć de la personne 
dans la satire-monologue ou I'auteur ne s'identifie pourtant pas a la dramatis persona. La catć- 
gorie homo artifex socialis — dćfinition plus exacte d'une espece de sosie littćraire (pp. 347- 
-353) — ne peut ćvidemment pas €tre rapportće 4 la satire en question. 
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Zweierlei Arten gibt es, die treffende Wahrheit zu sagen, 
Offentlich immer dem Volk, immer dem Fiihrer geheim 18. 

L'astćisme est une simultanćitć des quatre points sus mentionnćs. Les points 
l et 3 dćpendent lun de Iautre et se completent d'une manićre logique, mais 
banalement ćvidente; ils constitueraient, une fois isolćs, un simple changement 
du reproche qui ne compte pas louer en ćloge qui ne peut plus reprocher. Les 
points 2 et 4 conditionnent la complexitć et Finversion authentique de Iastćisme 
et en nuancent l'expression d'une maniere subtile. 

Jetons encore un coup d'oeil sur le diagramme ou laxe des X partage la sur- 
face en champs d'attitudes qui s'excluent mutuellement (approbation ou louange: 
--, et dćsapprobation ou reproche: —), tandis que Faxe des Y partage la meme 
surface en des champs dintentions qui s'excluent mutuellement (intentions soit 
rćelles ou manifestes: --, soit apparentes ou inversćes: —). Dans ce cas, Faxe des Y, 
en tant qu'ćchelle, est I'axe des attitudes, tandis que Faxe X est Iaxe des inten- 
tions. Le croisement de ces axes partage l'espace en 4 champs. 

Y attitudes 

PzpE i 
IV : I 

= RE 

IDUCOGODS X 0%. OWN I ZE0: KAARKAĆ TAOZAK INIENUOTIE 

2 ar 
nI II 

Y attitudes 

Nous obtiendrons presque le mćme rćsultat en nous servant, au lieu de ce dia- 
gramme, d'une table presque identique, mais peut-Gtre plus lisible. Il semble que 

18 Goethes Simtliche Werke. Jubiliums-Ausgabe, Bd. 1, Teil 1: Gedichte, Stuttgart und Berlin 
1902. J. G. Gotta'sche Buchhandlung u. Nachfolger. G. m. b. H., p. 244, Vier Jahreszeiten. Herbst, 
76 (dl y a deux manićres de dire les vćritćs, Au peuple toujours ouvertement, au prince tou- 
jours secretement»). A ę 



52 Stanisław Dąbrowski 
 

cet arrangement comprendrait tout le genus demonstrandum (laudans et 
vituperans). 

© ATTITUDE 
= 

R LOUANGE BLAME 
INTENTION "- | 

pa łe R a LL REELLE | I | II 

APPARENTE | IV | II 

Or, I — est le champ de la «łouange proprement dite», II — le champ du pam- 
phlet et de la satire «pure». Mais pourrait-on placer l'astćisme (et soit dit a part — le 
panćgyrique) dans un de ces champs particuliers? dans une de ces colonnes? Non, 
parce que Iastćisme occupe les champs I et II, chacun pour une autre raison, et il 
projette sur les champs III et IV des ombres souvent tres ćpaisses, aussi pour de 
diffćrentes raisons. Le panćgyrigue se trouve en principe dans le champ IV par 
rapport A la personne du destinataire, et dans le champ I a cause de Iauto-louange 
du panćgyriste, et il obscurcit forcćment les champs I et III, pour plusieurs rai- 
sons 19, 

Le rćflexe d'associer Popinion sur une oeuvre avec opinion Sur son auteur 
justifie une remarque próliminaire impressionniste. De meme que, d'apres S. Łem- 
picki, I. Krasicki ćtait simplement un «petit Erasme» qui modelait son art et sa 
personne sur le grand Erasme20, de móme I'oeuvre en question de Krasicki est 
un exemplaire en miniature du móme genre que IEloge de la folie d'Erasme de 
Rotterdam, oeuvre de dimension ćnorme, plongće dans un sujet different et bien 
plus compliquć. Le genre dont il s'agit c'est I'astćisme. Et voila qu'une question 
inćvitable s'impose, bien, qu'il soit impossible d'en traiter dans cet ouvrage. L'astć- 
isme n'est-il pas une des dćfinitions propres A IEloge de la folie qui semble recou- 
vrir tous les champs prócitós de toutes les manićres? 

L'astóisme est, de sa nature, un critere infaillible de perfection, de subtilitć 
et de tout ce qui'il y a d'exquis dans le style d'un ćcrivain. Toutes ces qualitćs ćtaient 
hors de la portće du talent de Naruszewicz, mais il s'exprime ćlogieusement au 
sujet de ces qualitćs: 

«ll n'est point de matićre, dont la valeur ne puisse Etre rehaussće par la dćlicates- 
se du style. Chez Homere et Krasicki, les grenouilles avec les souris ont fait renaitre 

19 Quant A la question de ła definition «ćloge proprement dit» et quant 4a la caractćristique 
du panćgyrique que j'ai adoptće, cf. mon article O panegiryku, «Przegląd Humanistyczny» 1965, Ne 3, 
pp. 101-110. 

20 S$. Łempicki, Renesans i humanizm w Polsce. Materialy do studiów (La Renaissance et 
PD Humanisme en Pologne. Matćriaux d'ćtudes), Warszawa 1952, pp. 132-133. 
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les siecles des Achilles et des Hectors. Erasme a ćlevć la folie au-dessus de la sagesse 
de Solon et de Lycurgue. Mais ił n'y a pas de matiere aussi apte et nócessitant un 
grand homme de plume que IHistoire de la Nation [...<]21. 

Grosso modo, Au Roi est en meme temps un ćloge et un blame: un vrai ćłoge 
du destinataire, apparemment rćprimandć, et un vrai blime de ce point de vue 
qui sert 4 I'ćcrivain satirique A juger prótendument le roi. Ce point de vue est celui 
d'un gentilhomme rćtrograde, c'est ła dćclaration de ces opinions. 

Il y avait en Pologne une certaine tradition qui voulait que I'on adopte ce point 
de vue meme en matićre politique. Grosso modo, de nouveau, c'est Jan Zamoyski 
qui Vavait inaugurć, n'hćsitant pas A servir d'une tactique toute dćmagogique 2. 
L'ćvEque de Warmia employa donc un stratageme dont Fopposć a ćtć habilement 
dófini par Jędrzej Śniadecki dans un de ses ścrits satiriques «si Ion veut effective- 
ment rópandre Pobscurantisme et les prćjugćs, il faut parler au nom des lumieres 
et se servir de la langue employće par leurs apótres et leurs amis»23. 

Z. Goliński a raison en disant que «le sćrieux et 'aplomb avec lequel on ćnonce 
de fausses opinions se trouvent €tre les moyens d'une ironie subtile et venimeuse». 
En louant, I'auteur apparait dans un masque hermćtique de punisseur. W. Floryan. 
qui a nommć la forme des satires Au Roi et Palinodie «une forme d'intentions mas- 
qućes», considere la tendance et la finalitć opportune comme les premiers traits 
essentiels du genre satirique24, Il serait curieux d'examiner de prós le jeu et les mćta- 
morphoses des tendances, jusqu'a un certain point factices, de cette oeuvre com- 
plexe. Mais il sera encore płus intóressant de constater dans I'oeuvre móme des indi- 
cations qui ne permetteraient pas de I'interpreter d'une manićre erronće. 

Rappelons-nous ici certaines informations de la próface du Prince Adam Czar- 
toryski a la comćdie intitulće Panna na wydaniu25 (La Fille Q marier), A Rome on 
jouait des «atellanae» (Atella, ville de la Campagne), des pieces a la manićre des 
comćdies italiennes oli la trame de Pintrigue est donnće, mais dont les diałogues 
ne sont pas ćcrits. Dans les «atellanae» chaque acteur improvisait son róle et disait 
ce qui lui passait par la tete. De plus, «les spectateurs n'avaient pas le droit de 
leur faire enlever leurs masques, comme aux autres acteurs». Atellani ius ha- 
bent personam non ponere. 

21 Citć d'aprós Naruszewicz, comme I'annotation 1, p. XXVIII: «Nie masz materii, której 
by cenę delikatność stylu nie podniosła. U Homera i Krasickiego żaby z myszami odnowiły wieki 
Achillów i Hektorów. Erazm głupstwo nad mądrość Solona i Likurga wyniósł. Lecz nie masz ma- 
terii tak zdolnej i tak potrzebnej wielkiego pióra, jak dzieje narodowe [...]». 

22 Ą, Śliwiński, Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny (Jan Zamoyski, chance- 
lier et grand hetman de la Couronne), Warszawa 1947, p. 94. 

23 J, Śniadecki, Próżniacko filozoficzna podróż po bruku (Flónerie d'un philosophe fainćant), 
[dans:] Pisma satyryczne (Ecrits satiriques), Warszawa 1908, partie I. 

24 Goliński, op. cit., p. 15; Floryan, op. cit., p. 102. 
25 L. Bernacki, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta (Thćdtre, drame et musique 

au temps de Stanislas-Auguste), t. 1: Źródła i materiały (Sources et matćriaux), Lwów 1925. 
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Les regles du jeu observćes de rigueur dans I'astćisme, en ce qui concerne le 
masque, sont diffćerentes. Le premiers six vers de la breve introduction rhćtori- 
que sont ćcrits par łe satirique qui n'a pas encore revćtu de masque. Il faut encore 
prendre ces phrases au pied de la lettre. La dćtermination du sens propre ne consiste 
pas encore A dćterminer le contraire de ce qui est dit. L'introduction affirme 
nettement que la satire cjuge 'homme» (v. 4), que c'est donc le roi en tant qu homme 
qui est I'objet du jugement. Et ce n'est que masque du punisseur qui va profćrer 
ces paroles malicieuses et ćquivoques: «le roi, pas I! homme» (v. 75). C'est justement 
Ia qwil faut appliquer les paroles du commentaire de D. Hopensztand: «le lecteur 
pourrait croire que c'est encore l'auteur qui parle, tandis qu'en vćritć c'est dćja 
le personnage». 

Hopensztand n'a pas pris en considćration le moment du revćtement du 
masque. C'est pourquoi il a dń reconnaitre comme «une faute artistique indu- 
bitable», et comme «une transgression du genre de persiflage» le fait que, A partir 
de l'endroit «car A quoi bon les poćtes» „bo od czegóż poeci” jusqud: «l'autre 
encensait en se moquant» „ów śmiał się, lecz kadził”, ce n'est plus le homo no- 
bilis qui parle, mais lIauteur lui-móme. En effet cet endroit ne doit pas encore 
tre considćrć comme la levće du masque. Il suffit d'appliquer ici la formule 
de Hopensztand: «l'auteur parle en son nom et pourtant il cite tout le temps son 
personnage» 26. 

Ily a quatre reproches contre le roi: 1” reproche de sa provenance (non-royale 
et polonaise); 2” reproche de sa jeunesse; 3” reproche de sa bontć; 4 reproche 
d'ćrudition et de protection des sciences. Le premier reproche est double. 

Le reproche de non-royautć de ła famille (v. 7-38) pourrait ne pas passer 
pour un reproche grave en Pologne, rćpublique de la gentilhommerie, surtout de- 
puis les temps des ćlections des rois. Car la noblesse polonaise ne reconnaissait 
aucune aristocratie, hormis celle des nobles (szlachta), et c'est A łótat de la nob- 
lesse, et non A la naissance royale que I'on attribuait des qualitćs extraordinaires 27. 

C'est A Fidćal de naissance illustre que le panćgyrique funebre rendait hommage, 
en faisant sonner haut le nom du blason Szreniawa, et en faisant cas de I'antiquitć 
de la famille, comme d'un compliment prócieux entre tous. 

V 

Ni I'Hydaspes, ni le Tage ne plongent leurs flots d'or 
Dans des eaux et du sable les chers trćsors, 
Comme Szreniawa en vertus immortelles 
Et en hommes d'or toujours abonde-t-elie. 

26 Hopensztand, op. cit., p. 366, et annotation p. 369. 
27 T. Mańkowski Genealogia sarmatyzmu (Gćnćalogie du sarmatisme), Warszawa 1946; 

A. Zajączkowski, Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce... (Les Principaux ćlćments 
de la culture nobiliaire en Pologne...), Wrocław —Warszawa— Kraków 1961. Voila deux €tudes 
au sujet de l'esprit de famille chez la nobłesse, qui different foncićrement I'une de I'autre, mais 
dont les remarques coincident. 
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Les peines belliqueuses, et de Mars les joies 
Les plus hautes dignitćs, elle compte maintes fois 
Dont des Stadnicki au pays des Sarmates 
Le blason est cćlóbre depuis si longue date. 

VI 

De ce fleuve d'or du nom ćlu 
Grande Matrone la nymphe tu fus 
Le seul bijou de la Maison illustre, 
Quand te tenait en chere estime 
L'amitić affectueuse de ce coeur sublime, 
Ou tous les trćsors ćtaient enfermćs 
De valeur, d'espórance, de courage, de bontć 
Des hommes de RADWAN de si digne lignće25, 

C'est A Tidćal de naissance illustre que rendait hommage la dćdicace panćgyri- 
que, en butant contre les anacoluthes: 

«[...] De la grandeur de la MAISON de Son Excellence Dame KATARZYNA 
de WYSOGOR, ZAKRZEWSKI, KOŁACZKOWSKA, Femme du CHAMBEL- 
LAN de Kalisz Ta Mere ćcrire ne puis, car Tyr et le Rubicon suffiraient A peine 
pour la sćpia! Donc que ce panćgyrique suffise pour le moment, pour dire que la 
Pourpre de Tillustre NOM des WYSOGOR et du Sang de cette Dame revćt la Ma- 
jestć d Ausonie, etc. [...]»29. 

La noblesse portait en haute estime I'anciennetć de la famille. Jan Zamoyski, 
mentionnć ci-dessus, en se servant de Iidćologie de la noblesse comme d'un instru- 
ment de ses propres menćes politiques, proclamait qu'une provenance chevaleres- 
que faisait honneur aux monarques, qu'une maison de nobles ćtait I'ćgale d'une 
maison royale, que le titre polonais (de noblesse) ćtait plus prócieux que les titres 
accordćs par un empereur ćtranger. Et la populace des petits gentilshommes, en 
Fentendant parler A la dićtine de Bełz, se mit A rćclamer Iabolition des titres 

28 Wieczna Pamięć Cnót i zasług nieśmiertelnych J. W. niegdy Pani ... Maryanny ze Żmigroda 
Zebrzydowskiej, Wojewodziny Krakowskiej ... Przy Akcie Pogrzebowym... Przez M. Stanisława 
Bieżanowskiego... Rythmem żałosnym ogłoszona Roku Pańskiego 1671..., w Krakowie, w drukarni 
Dziedziców Krzysztofa Schedla, J. K. M. Typografa (En Mćmoire Eternelle des Vertus et des mć- 
rites immortels de S. E. jadis Dame Marianne de Zmigrod Zebrzydowska, ćpouse du voićvode de 
Cracovie... Pres de son Acte de dóces... par m. Bieżanowski Stanisław ... d'un rythme lugubre, 
ćnoncće Anno Domini 1671, A Cracovie dans I Imprimerie des Hćritiers de Christophe Schedl, Typo- 
graphe de sa Majestć le Roy. 

29 Argenida, którą Jan Barklaius Po Łacinie napisał; Wacław zaś Potocki, Podczaszy Krakow- 
ski, Wierszem Polskim przetłumaczył, Do Druku Podana Czyniąc zaś zadosyć żądaniu Czytelników, 
z Dozwoleniem Zwierzchności Duchownej Roku 1743. De Novo przedrukowana w Poznaniu w Dru- 
karni Akademickiej (L'Argenis que John Barclai ćcriyit en Latin; et Wacław Potocki, Echanson de 
Cracovie, traduisit en Vers Polonais, Et pour satisfaire au dćsir des lecteurs, avec la Permission des 
Autoritćs Ecclósiastiques en 1743 A. D. De Novo rćimprimće a Poznań dans I'Imprimerie de U'A- 
cadćmie). Citć d'apres la dódicace du professeur Chanoine Jan Paszkowski pour la fille du 
Chambellan de Kalisz, Marianna de Konary Kołaczkowska. 
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ćtrangers, et la peine d'exil avec confiscation des biens pour ceux qui se servaient 
de ces titres30. C'est justement dans Iesprit d'une telle ćgalitć chez les nobles, ćga- 
litć d'honneurs, de droits et de chances que tombent ces paroles: «Tu es Roi, pour- 
quoi pas moi?» (v. 27). 

On ne pourrait pourtant pas exclure la possibilitć d'une attitude royaliste «lć- 
gitimiste» chez un nobliau moyen qui aurait pu en effet Etre persuadć du soin 
particulier que la nature accorde au sang royal. Car ce sont 1a de tres anciennes 
convictions, et un compliment de ce genre A propos de la naissance illustre est tout 
a fait conventionnel, insćparable, semble-t-il, de la monarchie; on I'emploie couram- 
ment, non seulement A des fins ćlogieuses. 

Voici, dans la bouche de Dunalbius dans IArgenis de John Barclay, traduit 
en polonais par Wacław Potocki, un jugement semblable qui idćalise les rois: 

[...] 4 mon avis, les dieux 
De la grace de qui les Couronnes dćpendent, 
Leur donnent plus grand esprit et des sens plus puissants; 
Leur coeur est plein d'honneur, Iorgueil n'a pas lieu 
Ou la valeur royale a retenu quartiers. 
L'ambition perd son gońt, le faste les ennuie 
De gćnćrositć leur poitrine est remplie31. 

Et voici comme l'ćpigonisme du XVII siecle traitait les prórogatives du roi d'une 
maniere charismatique: 

«[...] Chaque roi est Sapientissimus, bien plus sage que tous ses sujets, ceci 
est sir et certain. La cause en est que les Rois ont une Sagesse particulićre qui leur 

30 Śliwiński, op. cit., pp. 14, 92, 97, 338, 385, 395, 389. En prenant en considćration le caractere 
littćraire et satirique du texte, il faudrait aussi mentionner le raissonnement... au sujet de la lignće 
chez Alexandre Radichtchev, Voyage de Petersbourg a Moscou (le chapitre Tosna). 

31 Argenida, którą Jan Barclaius Połacinie napisał... 1697 (Argenis que Jan Barclaius a ćcrit 
en latin. Wacław Potocki Echanson de Cracovie a traduit en Vers Polonais. Pour satisfaire 4 la 
demande des Lecteurs fut imprimće Anno Domini 1697 4 Varsovie, dans le College des Peres 
Scholarum Piarum, au dćpens de 1 Imprimerie), p. 101; Jo. Barclai Argenis, Editio novissima. 
Cum Clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Lugd. Bat. Ex 
officina Elzeviriana. Anno MDCXXX (id e. 1630), lib. I, p. 95. Nous citons le texte latin pour 
illustrer la diffórence de son interprćtation polonaise de Wacław Potocki. 

«Lib. I. Finge enim, in nobilibus et inquietis gentibus, quas cernimus hereditario contineri 
imperio, hunc quem laudas electionis morem vigere; quid facturos Optimates existimas, nunc 
quoque vix Regem patientes? Jam haec illis accederet sui fiducia, posse se quoque regno potiri; 
Iam despectus in Regem, qui ex illorum ordine fuisset, nec majores liberos relicturus. Ast ubi 
fortuna regnandi stirpe in una consenuit, Regum praeteritorum reverentia adeo vivit in posteris, 
ut vel cunae puerorum in purpuram natorum tacita confessione fortis nostrae non tangant, nec 
iis parere indigemur, quos priusquam lucem subeant scimus nasci ut imperent. Nec dubium, gran- 
dius quiddam insinuari illis ingenibus quae ad regnandum a puero instituuntur; sive natura hoc 
facit, sive disciplinae rectitudo; aut potius Deum cura. Certe enim consuetudine honorum qui 
ipsius habent obstupescit superbiae gustus ac veluti acies; aliturque imperandi fortis illa securitas; 
quae ut contemni vix potest, ita nec in odium venire, quia plerumque accedit comis animus et cum 
Optimatibus familiaritas, nulla praeteritae humilitatis verecundia erubescens. Altiora deinde assues- 
cunt cogitare, regnoque tamquam liberorum suorum patrimonio cum fide incumbere». 
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est confórće du Ciel par Dieu [...]. Deus Magnus ostendit Regi quae ventura 
sunt postea [...], il a montrć au Roi ce qui adviendra. Et Richardus donna cette 
belle rćponse: [...] Non cuilibet homini, sed Regi»32. 

L'ćloge de la haute naissance, atteignant son zćnith par rapport au roi, pouvait 
subir une certaine dćgradation, mais pourtant «le sang seigneurial» signifiait toujours 
encore un rang supćrieur A celui de la noblesse: 

«Apres tout, lorsqu'il est donnć A quelqu'un de provenir d'une grande maison 
et de sang seigneurial, l'esprit des. magnificences possede toujours son coeur, afin 
qu'il sauvegarde la dignitć du Nom et I'autoritć qui sied aux Seigneurs» 33, 

Hopensztand a donc raison lorsquil dit que le homo nobilis, cet apogće 
des portraits typiques («synthśtiques») dans les Satires, qui ćnonce il est vrai de 
fausses theses, est pourtant un personnage rćel que I'on rencontrait alors a chaque 
pas. Ses jugements puisent leur force dans Iapprobation universelle, la sanction 
sociale 34. 

Mais pourquoi, dans le texte de I'astćisme, ces mots: «la nature se connait en gć- 
nórations souveraines, elle les anime d'un autre air, les nourrit d'autres nourritures. 
Voila pourquoi leur science est infuse sans ćtudes [...]» (v. 11-13)? Pourquoi ces 
paroles, bien qu'employćes en guise d' argument a I'appui du reproche, ne peuvent 
pas €tre reconnues comme I'expression d'un authentique prćójugć monarchique? 
Sfirement non, car cet argument, indćpendamment de sa propre faussetć (un autre 
air? — d'autres nourritures?) a ćtć ridiculisć d'emblće par la juxtaposition d'un 
coargument. Nous lisons dans ces vers que, A part la nature, il y a encore «les poótes» 
qui montent la garde de la dignitć de la souche royale. Or, ces «pogtes» — Ia auteurs 
de panćgyriques, faussaires de la rćalitć, constructeurs de vćritć mensongćre regoi- 
vent souvent de bonnes raclćes dans les satires ćcrites non seulement par des auteurs 
ćclairćs du Sićcle des Lumieres. C'est A eux qu'est dćdić dans I Argenis le chapitre 
XI de la partie III intitulć: «On dćcrit les panćgyriques flatteurs des Rimeurs, et 
les saillies des courtisans-confidents, par lesquelles ils ont coutume de goniler [magni- 
fier, note de I"auteur] toute bonne tendance des jeunes seigneurs et de les illusion- 
ner [...]». C'est de leur faute que dans Konnotacja (Commentaire) de Pćdition de 
1 Argenis 1728 (Bibliotheca Polono-Poetica, v. 1), pres du mot «poete» on lit: «entre 
autres, vide flatteur». De semblables qualifications A leur propos pullulent telle- 
ment dans... les panćgyriques qu'il est impossible de les citer. 

32 Nieśmiertelność w imprezie Cnót Żywopozostałych Naiaśniejszego y niezwyciężonego Mo- 
narchy Władysława Czwartego ... dnia 23 Czerwca Roku Pańskiego 1640 Od X. Alexandra Ostro- 
polskiego ... krótkim periodem dotkniona ... (L'Immortalitć dans Ventreprise des Vertus Survivantes 
du Sćrćnissime et invincible Monarque Ladislas Quatre ... le 23 juin Anno Domini 1640 par m. Fabbć 
Alexandre Ostropolski traitć dans une breve póriode ...). 

33 Kazanie Pogrzebowe Przy złożeniu do grobu Ciała... Księdza Adama Hrabi z Bnina Opaleń- 
skiego ... Dnia 14. stycznia 1767 ... Miane Przez X. Franciszka Salezyusza Bagieńskiego (Oraison 
funebre a Pinhumation du Corps ... de Monsieur Pabbć Adam comte de Bnin Opaleński ... le 14 Jan- 
vier 1767 ... prononcć par m. I'abbć Francois de Sales Bagieński...), pp. 10-11. 

34 Hopensztand, op. cit., pp. 343, 372, 390. 
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Mais on peut bien relever dans ce qui a ćtć dit un argument de plus a IFappui des 
constatations de Z. Gąsiorowska, basćes sur un examen de la Monachomachie: «Vana- 
lyse des discours composćs par Krasicki prouve que I'ćv6que de Warmia a bien 
ćtudić la faconde pleine de suffisance de I"śpoque du regne de la maison de Saxe 
[...] il parodiait des exemples d'ćloquence sarmate gćnćralement connus»35. 

A titre de digression ayant trait aux panćgyristes, nous attirons lattention du 
lecteur sur cette strophe: 

en laisse comme si on le tenait 
L'adulateur suivait le flattć 
Quand du mensonge on s'apergut 
Chacun des compagnons s'est tu. 
L'un d'eux payait en dćdaignant, 
L'autre encensait en se moquant. 

(v. 23-26) 

Mais voila donc toute une excellente fable qui ne le cćde en rien A celles qui 
ćtaient ćcrites comme fables. A vrai dire cest le tiers du premier distique qui 
constitue cette dćólicieuse fable. Le reste nest, A mon avis, que dćveloppement et 
apposition. On pourrait appliquer A cet apologue une dćfinition de Kleiner, selon 
laquelle la fable de Krasicki est proche du proverbe par sa concision et Ianimal 
n'y est qu' un masque qui remplace la description du caractóre. On ressent, en effet, 
la prćsence de I animal dans les vers citćs; il y est ćvoquć tres crliment, bien qu'in- 
directement, par cette mention de la laisse. 

A titre de digression touchant la caractćristique de Krasicki, tout en violant 
les regles de la chronologie, qui justifieraient bien des choses, nous citerons ce 
fragment d'une poćsie de Pouchkine: 

BraxeH B 3JIATOM KpyTy BEJIEMOX Heureux dans le cercle dorć des seigneurs 
IIo3T, BHMMaeMBIi LApAMA. Est le devin ćcoutć des rois. 
Bnaqea CMeXOM H CJIE3AMA, Il tient en son pouvoir le rire et les larmes, 
IIpunpaBa ropbkoń IrpaBz1ojń JI0b, En assaisonnant le mensonge de vćritć amere 
OH BKyCc NpUTYyrIEHHBII IIEKOTAT Il chatouille le golt ćmoussć 
M xk CJHIaBe CHECE Ooap OXOTHT, Et incite la morgue des boyards vers la cćlebritć. 
OH ykpaliaeT HX IMpbI De leurs festins il est I'ornement 
M BHEMJIET yMHBIE XBAJIBI36, Et il entend de sages compliments. * 

On dirait qu'il n'y a dans ce texte que le mot «devin» qui soit ćtranger A ce que 
nous savons sur Monseigneur l'ćvEeque de Warmia, et aussi ces Apres paroles nous 

35 Z. Gąsiorowska, Źródła «Monachomachii» Krasickiego (Origines de la «Monachomachie» 
de Krasicki), Warszawa 1920, p. 18. Aussi Hopensztand, op. cit., pp. 341-342 et 375. Hopen- 
sztand (pp. 370, 372) a fait une analyse logistique de I'argumentation qui soutient la thóse sui- 
vante: «le fils du roi doit €tre roi»; il a rćvćlć le sens humoristique de cette structure qui n'est pas 
humoristique et il conclut: la parodie est I'ćlćment nćgatif de la dichotomie dont I'ćlóćment affirma- 
tif est en dehors du texte. ć 

36 A. C. IlymkuH, IToanoe co6panue couunenuii e 10-mu momax, MoCkBa — JIeHuHrpajr 
1963, t. 3, p. 33. 
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disant que le sćjour parmi les grands ennoblit et fait le bonheur. Krasicki lui-mEeme 
ćtait un seigneur de haute lignće. 

Le reproche de la provenance polonaise (v. 39-55), «ce póchć original non 
pardonnó», dćrive d'un motif qui peut Etre souvent obseryvć au niveau sociologique et 
psychologique des moeurs — c'est la jalousie et Faversion ressentie par les hommes 
envers celui qui s'est ćlevć au-dessus d'eux, surtout lorsqu'il s'agit d'un avancement 
soudain A partir de leur milieu. Nous retrouvons ce trait dans une satire de Kra- 
sicki (Marnotrawstwo <Prodigalitć)): 

Nieraz ten, który przedtem od filuta stronił, _ Et celui qui nagućre 6vitait le filou, 
Westchnął skrycie natenczas, gdy mu się Maintes fois en cachette soupirait en saluant 

ukłonił. 
Musiał czcić [...] D'etre obligć de I"honorer maintenant [...] 

(v. 7-9) 

C'est un motif traditionnel dans la littćrature. Ecoutons le commentaire du 
narrateur au sujet de la querelle fraternelle de Harsicore et de Cornius (Argenis): 

Cette mćgere s'enracine tellement au coeur de I' homme 
Qu'il prófćrerait mćme voir un ennemi 
Que fun de ses semblables assis sur le tróne 
Ou la fortune ne I'avais pas admis37, 

Dunalbius prćsente encore une raison de rćpugnance contre ceux que le sort 
avait ćlevćs: 

[...] car IA ou 4 force de factions et d'artifices 
L'un qui fut Prince ou Grand Duc, devient Roi, 
Son premier ćtat lui jette toujours aux yeux 
Qw'il est aise de tomber 1a d'ou il vient de se tirer, 
Lui ou son descendant: afin d'ćcarter ce sort, 
Sans se soucier du bien de la Rćpublique 
Il se contente de plans et d'efforts en vue 
De mettre sur le tróne son fils ou son Frere. 
Pour que, au moins, quand sa maison aura devancć par biens 
Et honneurs les gens supćrieurs, le souvenir ne meure 
Avec I'enterrement. Et que la postćritć sache 
Qw'il laissa un des siens sur le tróne en partant [...]38. 

Un rćflexe d'aversion semblable devait €tre particulierement prononcć chez les 
nobles qui tenaient en haute considćration le mythe de Ićgalitć. Dans le reproche 
adressć au roi Stanislas Poniatowski, cette idće est pourtant compromise par un 
motif pseudohistorique lancć ironiquement (v. 39-44) et dćmontrant combien ce 
prójugć de la noblesse ćtait irrationnel: 

Czyń, co możesz, i dziełmi sąsiadów Fais tout ce que tu peux, ćtonnes les voisins 
zadziwiaj, par tes oeuvres, 

"Szczep nauki, wznoś handel i kraj Cultive les sciences, dćveloppe le commerce, 
uszczęśliwiaj — et rends ton pays heureux — 

37 Comme Iannotation 31, p. 690. 
38 Comme I'annotation 31, /.c. 
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Choć wiedzą, chociaż czują, żeś jest tronu _ Bien qu'ils sachent, qu'ils sentent que tu es digne 
godny, du tróne 

Nie masz chrztu, co by zmazał twój Il n*y a pas de bapteme qui puisse effacer ton 
grzech pierworodny. pćchć originel. 

(v. 45-48) 

Ce qui vient d'€tre dit permet de citer deux remarques diffćrentes de Z. Goliński: 
1” dans la satire Au Roi toute la sottise de I'attitude critiqućs n'est dócelće que 
par... les «arguments» qui la dćfendent, et 2” dans les satires de Krasicki il fau- 
drait indiquer des ćlóments de rćvisionnisme historique, des ćlćments de critique 39, 
Un genre de critique semblable fut postulć par Naruszewicz: 

«Les exemples des ancćtres ne peuvent nous enseigner, A moins qu'ils ne soient 
eux-m6ćmes amenćs A certaines regles de vertu, de justice et de civilitć [...]. Elle 
[la critique] ne pardonne pas meme aux tetes couronnćes; et en ne prenant ćgard 
qu'au bien commun, aprćs avoir rendu honneur 4 la couronne, A la pourpre et a la 
mitre, en tant que signes des gouverneurs, des conseillers et des peres de la nation 
humaine, elle a le courage de dire qui les a portć dignement» 40. 

Le reproche de sa jeunesse (v. 55-71) fut prócódć par les mots: «je n'envie 
pas le tróne». II y a Ia de la vćritć et une amere compassion pour le roi qui — ćlu 
avec le consentement et le concours de Catherine la Grande, impćratrice de Russie, 
et de Fródćric II, roi de Prusse, apres une diete tenue dans une atmosphóre de coup 
d'Ftat, sous I'ćgide d' Adam Czartoryski — rencontrait des le dćbut de son regne 
Popposition de la noblesse et des seigneurs. Il avait contre lui la Confćdćration de 
Bar (attentat contre le roi en 1771), et depuis 1772 il fut roi d'un Etat qui avait 
supportć passivement le premier partage. 

Marian Piechal, dans ses Uwagi (Remarques), parle avec vćhćmence, comme 
d'une chose non pćrimće, de la situation politique de cette ćpoque: 

«Il y a deux pćchćs mortels qui aux yeux de la nation polonaise ont plongć 
Auguste dans un gouffre d'opprobre irrćvocablement et A tout jamais: l'acces au 
tróne A l'aide de baionnettes ćtrangćres et la signature du troisieme partage de la 
Pologne. Ces deux, non pas póchćs, mais disons le mot, ces monstrueux crimes 
d'Etat, enclavent comme deux crochets, la vie de Stanislas-Auguste en tant que 
roi. A part cela, ses intentions ćtaient nobles, et il avait accompli en fait de culture 
et de civilisation des oeuvres importantes, il avait meme mćritć un souvenir recon- 
naissant et durable dans diffćrents domaines. Faut-il dire que cćtait IA une tra- 
gćdie personnelle du roi ou la tragódie de toute la nation dans les conditions gćo- 
-socio-politiques de Fćpoque?» 417 

39 Hopensztand dćfinit les opinions de Krasicki des annćes 1772-1778 (donc tout juste 
avant que le poete ait ćcrit ses Satires) comme le radicalisme social (mais relatif) d'un idćologue 
de la noblesse cultivće et instruite, reprćsentant les opinions bourgeoises modćrćes. Les idćes de 
cette póriode sont accompagnćes d'un maximum d'esprit novateur en ce qui concerne les beaux- 
-arts (op. cit., pp. 335 et 353). 

40 Comme I'annotation 1, p. XXVII. 
41 M. Piechal, Uwagi o «Stanisławie Auguście» — Stanisława Mackiewicza (Remarques sur 

«Stanislas-Auguste» de Stanisław Mackiewicz), «Kronika» 1957, Ne 7 (47). 
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Mieczysław Klimowicz rend justice A Stanisław Mackiewicz, en reconnaissant 
dans un compte rendu que c'est lui qui a enfin diment exprimć la solitude du roi, 
au milieu des foules hostiles de gentilshommes ignorants et de seigneurs vćnaux 42. 

Rien de changć en Pologne depuis le temps od, en 1706, Stanislas Dunin-Kar- 
wicki, en devangant Konarski d'un demi sićcle, ćlaborait un systeme de rćformes 
en analysant le status quo4%. Le gouvernement polonais ćtait monarchique et 
rćpublicain, ce qui causait des complications. La majestć royale et la libertć de la 
noblesse ćtaient incompatibles. Le pouvoir manquait de fermetć dans I'exćcution 
des droits envers les seigneurs qui maintenaient cet ćtat de choses en vue de leur 
propre profit. 

Lors de son couronnement, Poniatowski ćtait agć de 32 ans. Krasicki avait 
presque le meme age quand il acećdait a I'ćpiscopat de Warmia. En dćfinitive, le 
reproche de jeunesse nest qu'une pitoyable et triste ironie, et on pourrait aussi 
le dćmasquer comme pur prćtexte d'attaque (v. 69-71): 

Poczekaj tylko, jeśli zstarzeć ci się damy, Attends voir, si nous te laisserons vieillir, 
Jak cię tylko w zgrzybiałym wieku oglądamy Des que I'on te verra dans un age avancć, 
Będziem krzyczeć na starych, dlatego żeś Les hauts cris contre les vieux seront vite 

stary. poussćs, 
Puisque tu seras vieux. 

Remarquons donc que c'est dans le texte meme du vers, dans ses ćlćments 
qu'apparait rógulierement un renseignement d'interprćtation, la clć du code se 
laisse dćchiffrer dans le plan du vers. 

Maintenant qu'il est dćja ćtabli que les soi-disant conseils de la satire doivent 
€tre traitćs dans le sens contraire, il est facile de constater — puisque reproche 
de bontć il y a — que nous devons voir en Krasicki un partisan d'un gouver- 
nement clćment et humain. Il ressent avec amertume la morgue des seigneurs et 
Fanarchie des nobliaux, qui ne savent s'humilier que devant la force brutale et 
qui cachent leur aviditć sous couvert de phrases patriotiques. 

Dans une lettre pośtique Sur les devoirs du citoyen, au comte Antoine Krasicki, 
consacróe en grande part au probleme du gouvernement humanitaire et du gouver- 
nement tyrannique, Krasicki s'exprime crfiment en ces termes (v. 52): 

Król wolny — ludźmi rządzi, despota — Le roi des €tres libres gouverne des hommes, 
bydlęty. le despote — du bćtail. 

Un polonisant peut se demander par acquit de conscience, s'il existe une tra- 
dition d'un tel reproche de bontć, un antćcćdent dont on se souviendrait? Car nous 
savons que — pas toujours, mais tout de meme bien souvent — il faut donner rai- 

42 M. Klimowicz, Rehabilitacja Stanisława Augusta (La Rehabilitation de Stanislas-Auguste). 
Compte rendu du livre de S. Mackiewicz, Stanisław August, Warszawa 1956. «Nowe Sygnały» 
1957, Ne 17 (29). 

43 J, Bartoszewicz, Szkice z czasów saskich, [dans:] Dzieła, t. 7, Kraków 1880 (Essais sur les 
temps de la dynastie de Saxe, VIIe vol. des Oeuvres de J. Bartoszewicz). Vide chapitre: «Sys/e- 
me de róforme de la Rćpublique« par Karwicki en 1706. 
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son A Gaćtan Koźmian qui dit dans ses Mómoires: «Je me suis rendu compte du 
fait que Ioriginalitć parfois, mais la bizarrerie toujours, ne sont rien d'autre que 
de Vignorance et de Iinhabiletć». Or, nous retrouvons le meme reproche ćtrange; 
il est douteux qu'il ait servi d'exemple, mais cest siirement un analogon. II est 
exprimć, avec rćfutation et blame, dans un sermon de saint Augustin d' Hippone: 

«L'ćveque Augustin est tres bon. Voyez comme leurs louanges sont mordantes, 
leur levres sont douces, mais leur dents sont aigućs: Il est trop bon, il donne 
tout et ne garde rien pour lui» 4. 

Le reproche de bontć est tellement paradoxal (sinon dćpourvu de sens) que — 
bien qu'il soit rćitórć et gagne de I'envergure en englobant le jugement portć sur 
les ministres (v. 102-116) — il ne sera plus appuyć par un coargument compromet- 
tant. L'indication d'absurditć se cache des lors, non pas dans I'argument auxiliare, 
mais dans le reproche meme. Dans Iastćisme en question, on trouve la confirmation 
de ce que K. M. Górski a dit de la fable: «La fable est nćgative de nature; en dópit 
des dissertations de Lessing, elle s'apparente plutót a la poćsie satirique qu'a la 
rhćtorique. Mais ce mode de preuve per absurdum a ćtć employć tout particulie- 
rement par les deux grands fabulistes du monde slave: Krasicki et Krylov» 45, 

De meme le reproche d'ćrudition et de protection des sciences (v. 95- 
-100) s'abolit par sa propre absurditć, d'une maniere bien plus efficace que par la 
mention du lćgendaire Wizymierz qui est censće servir d'illustration. Mais cette 
ćvidence n'a pas toujours ćtć aussi claire, et meme de nos jours on pourrait essayer 
de Pobscurcir astucieusement. 

A propos de cette clartć, Z. Goliński dit brievement: «Il faisait quelquefois 
une allusion si dólicate que ses intentions ont ćtć faussement interprótćes, móme 
par des lecteurs consommćs. C'est bien ce qui arriva au cours de T'interprćtation 
rócente des paroles pleines de vćritable estime envers Stanislas-Auguste cultiva- 
teur des sciences: 

Księgi lubisz i w ludziach kochasz się Tu te plais dans les livres et aimes les savants; 
uczonych; 

I to źle. Porzuć mędrków zabałamuconych. C'est mal. Quitte donc ces dupes de raisonneurs. 
Żaden się naród księgą w moc nie Les livres n'arment de forces aucune nation: 

przysposobił: 
Mądry przedysputował, ale głupi pobiły, Le sage gagne la dispute, mais les sots 

vainqueront. 

On pourrait obscurcir cette ćvidence qui parait indubitable, en collectionnant 
avec astuce, par exemple, les opinions de Krasicki. Or, K. M. Górski maintient 
que Krasicki penche du cótć de ceux qui condamnent les livres, et il considóre cela 

44 G. Bardy, Święty Augustyn. Człowiek i dzieło (Saint Augustin — Vhomme et Doeuvre), 
Warszawa 1955, p. 173. 

45 K. M. Górski, Studia nad bajkami Krasickiego (Etudes sur les fables de Krasicki), [dans:] 
Pisma literackie, 1913, p. 248. Cf. aussi Hopensztand, op. cit., pp. 337 et 386. 

46 Goliński, op. cit., p. 16. 
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comme «un ćcho lointain des enseignements de J.-J. Rousseau», car en Pologne 
Pinfluence de Rousseau próvalait sur celle de Voltaire. Kleiner a dćcouvert chez 
Krasicki un trait de ressemblance avec Rey de Nagłowice, car Krasicki combattait 
les voyages A Petranger, du point de vue d'un brave habitant du pays de Nipu — 
PUtopie de sa version. Dans un texte datant de 1780 (les Satires sont de 1778-1779), 
Mikulski croit voir du conservatisme qui viendrait envahir A cette ćpoque toute 
Poeuvre de Krasicki. Avant Mikulski, D. Hopensztand dćmontre du conservatisme, 
dans les annćes 1778-1783, qui irait en augmentant chez le Prince des Postes; il 
dćmontre, avec A. G. Bem, la dualitć de I'esprit ou — progres et rćaction vont 
de pair; il dćmontre comme le dogmatisme qui venait A peine d'Etre mis en question 
ćtait de nouveau dans les bonnes graces. R. Wołoszyński estime que Krasicki, 
en tant que dramaturge, est tout a fait un gentilhomme archiprovincial47. Et des 
extraits des textes de Krasicki servent A confirmer ces opinions: 

[...] Zły to rozum, bracie, [...] Mauvaise est, mon frere, la raison 
Co się na cnoty, wiary zasadza utracie. Basće sur la perte de vertu et de foi. 
Ochełznaj dumne zdania pokory Maitrise les fiers propos, que I humilitć les freine. 

munsztukiem, 
Wierz, nie szperaj, bądź raczej cnotliwym _Crois, ne cherche pas, sois plutót un ignorant 

: nieukiem vertueux 
Niż mądrym, a bezbożnym [...]. Qu'un savant impie [...]. 

(Przestroga młodemu) (Avertissement au jeune) 

Jest granica, za którą przechodzić nie wolno. Il y a une limite que I'on ne transgresse pas. 
Dociekajmy, co możem, co się dociec godzi. Investigons, ce que nous pouvons, ce qu'il sied 

de connaitre. 
(Pochwała wieku) (Eloge du siecle) 

Il est difficile de ne pas rópćter, avec I'un des chercheurs, que I'on considere 
ici comme un póchć le fait de ne pas observer les limites imposćes A I'esprit. Cette 
attitude ne differe en rien de celle exigće par saint Cyrille d' Alexandrie (v. V) dans 
le cćlebre sermon marial. Le ton de saint Cyrille est mćme plus doux et plus mo- 
dórć: 

«A quoi bon s'adonner A de fastidieuses dissertations des ćcritures. Ne vaut-il 
pas mieux les accepter avec bienveillance ?» 4, 

La prise dialectique qui vient d'6tre dćmontrće est bien suggestive, mais on 
est obligć de lui opposer le sens de I'oeuvre en son ensemble motivć par sa structure. 
Et Pon pourrait se servir des propos de I'accusć, i.e. Krasicki, pas trop enclin aux 
ćloges qu'il qualifiait de bassesse, meme dans les ćcrits de Boileau, et qu'il attónuait 
tout au moins par des allusions. P.ex. en ćcrivant «sur les rimeurs italiens», il tourne 

41 Górski, op. cit., pp. 252-253; Kleiner, op. cit.; Mikulski, op. cit.; Hopensztand, op. 
cit. pp. 335-337, 346, 356; R. Wołoszyński, Wstęp (Preface), [dans:] I. Krasicki, Komedie 
(I. Krasicki, Les Comćdies), Warszawa 1956. 

48 Cyryl Aleksandryjski, Sermo 4, citć d'apres: «Tygodnik Powszechny» XIX 33 (846), 
aóut 1965. 
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ainsi Fune de ses phrases: «Marc Antoine Flaminius prospórait en ce temps ol 
les sciences et l'art prenaient leur essor de lI'appui des souverains et des grands, 
et ceux qui s'adressaient A eux ćtaient en estime» 4. 

Il est donc permis de dire que Krasicki continue la tradition de la dignitć de 
Fćcrivain; c'est Kochanowski qui en a donnć le premier exemple et tout en esti- 
mant hautement les dirigeants du pays — Batory et son chancelier — il n'est jamais 
devenu un courtisan flatteur. Cependant Simon Szymonowicz chantait souvent 
les louanges du hetman Zamoyski si friand d'ćloges 50., L'accompagnement que 
Naruszewicz orchestrait dans ces cas ćtait dćpourvu de nuances. Móme lorsqu'il 
dócrivait les temps de Casimir le Renovateur, Naruszewicz se souvenait de son 
mćcene (sans toutefois s'oublier soi-mćme): «Le sceptre de Stanislas-Auguste [...] 
bienfaisant aux sciences commence A ćveiller le gońt des connaissances utiles, dćja 
disparu depuis des siecles au milieu de ces murs isolćs: le respect des personnes 
suivra de nouveau le profit, et la rćcompense suivra la vertu et le labeur» 51, 

J'ai dćfini le phóćnomene observć dans la satire Au Roi comme un recul du cri- 
tere de Iabsurditć vers lintćrieur du reproche. Cette móthode ćtant exposće elle 
devient la conclusion ćvidente de toute cette piece de poćsie. Parce que le dernier 
quatrin (v. 117-120) constitue le noeud de Iinterprćtation, il met en relief I'ambi- 
guitć de la construction de I'oeuvre ćrigće en principe. Le masque devient tellement 
monstrueux qu'il ne reste plus Pombre d'un doute ni la moindre illusion — c'est 
sfirement un masque utilisć par Iauteur satirique, ce n'est pas le vrai visage d'un 
agresseur. «Tu scandalise par ta bontć. Sois mćchant, et je vais te louer disant que 
tu tamćliore». Enfin, par la concentration et I'intensification vćóhćmente du para- 
doxe, il avertit instamment de ne pas lire I'astćisme d'une maniere trop naive. 

Ayant consacrć dans mon ćtude beaucoup d'attention aux analyses morpho- 
logico-sćmantiques de Hopensztand, je tiens encore A citer ses opinions synthć- 
tiques, concernant A la fois deux compositions: Au Roi et Palinodie. Or, dans ces 
deux oeuvres, le róle de I'auteur ne serait pas prósentć directement, mais plutót 
suggćrć par le contexte des autres satires ou I'auteur parle toujours directement 
en son nom. (Quant A moi, j'emploierais une dófinition plus gćnćrale en disant: 
«par le contexte d'autres preuves», ce qui s'accorderait avec le caractere diffćrent 
de ma dissertation). Dans les deux oeuvres, nous avons affaire A oratio recta 
assumant le róle de oratio obliqua, et cette manićre correspond A de Tironie 
objectivće ou a de Iironie avec une nuance de persiflage. Un empirisme objectif 
regne dans ces oeuvres, sans priver I'auteur de son droit d'interprćtation; il rend 

4. Dzieła (Les Oeuvres) de I. Krasicki, ćd et impr. S. Lewental, Warszawa 1879, t. 4, partie 5, 
p. 195. 

50 Śliwiński, op. cit., pp. 372-374. 
51 A, Naruszewicz, Historia narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, W Warszawie 

1780, w Drukarni J. K. Mości i Rzeczypospolitej Uprzywilejowanej Gróllowskiej, t. 2, livre 3, p. 339 
(L'Histoire de la Nation Polonaise depuis le dóbut de la chrćtientć, a Varsovie 1780, dans I'Impri- 
merie de Gróll, par privilege de S. M. le Roi et de la Rćpublique). 
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possible la construction de personnages-individus et il permet de vaincre presque 
totalement le dogmatisme littćraire des satires-sermons (i.e. monologues abstraits) 52, 

Cet ouvrage suit plusieurs ouvrages importants et perspicaces que je n'ai notćs 
ni completement ni tous; ils suivent le cours central des problómes dćsignćs par 
Poeuvre de Krasicki. Le cours de mon ćtude n'est qu'une voie latćrale secondaire. 
C'est pourquoi je me suis efforcć de la rendre au moins parallele A la voie principale. 
Le procćdć d'analyse accompli dans cet ouvrage — du moins en ce qui concerne 
le vers Au Roi — nous dispense de I'obligation de partager le jugement de W. Flo- 
ryan, selon lequel Krasicki ne sait pas confćrer A ses compositions la concision 
et la fluiditć qui caractćrisent le cours d'idćes de Boileau 53. Si, toutefois, les lauriers 
de Boileau le poste ćtaient dus A Boileau le thćoricien, les lauriers de Krasicki le 
pogte ćtaient dus A Krasicki le poete. On oppose A une conviction acquise par voie 
de comparaison le rćsultat d'un examen attentif des regles intćrieures de l'oeuvre 
tres riche en ćlóments non conventionnels, oeuvre ou plusieurs regles d'un jeu bien 
menć sont simultanćment obligatoires. Ce rćsultat nous contraint A confirmer net- 
tement opinion de ceux qui qualifient cette piece de poćsie de chef-d'oeuvre 54. 

Naruszewicz, dans son Móćmorial, disait d'aprćs Ciceron: ordo lumen adfert 
memoriae. Un ordre subtil regne dans la satire initiale du premier cycle et il 
ćclaire discretement ce petit labyrinthe. 

1965 

„DO KRÓLA” — POLSKI PRZYKŁAD ASTEIZMU 

ANALIZA SATYRY KRASICKIEGO 

STRESZCZENIE 

Wiersz Do Króla ma ton i formę przemówienia zaadresowanego wprost do słuchającego. Po- 
dobny ton i formę może mieć list otwarty, za który też wolno uważać ten utwór, zwłaszcza jeśli się 
uwzględni ówczesną funkcję twórczości satyrycznej. Wiersz jest asteizmem, pochwałą w formie nagany. 
Ściślej: jest jednocześnie pochwałą i naganą (rzeczywistą pochwałą ganionego pozornie adresata 
i rzeczywistym potępieniem stanowiska, z jakiego rzekomo ocenia króla satyryk). Autor, chwaląc, 
występuje w masce karciciela. Schematyzując, można powiedzieć, że 1. aprobatą wzmożoną ob- 
jęty jest adresat; 2. aprobatą zwątloną, ale realną, objęte są deklarowane przyczyny nagany; 3. po- 
tępieniem wzmożonym dotknięte są pozycje nadawcy; 4. potępieniem zwątlonym, ale realnym, 
tknięte są ujawniające się przyczyny pochwały. Rozprawa śledzi grę i przemienność tendencji istot- 
nych i tendencji rzekomych (?) złożonego wewnętrznie utworu i stwierdza istnienie wskazówek 
nie dopuszczających do opacznego odczytania sensów. ) 

Pierwsze sześć wersów zwięzłego, retorycznego wstępu napisał satyryk, który nie włożył jeszcze 
maski. Zdania trzeba rozumieć dosłownie; wstęp dobitnie stwierdza, że satyra w królu sądzi czło- 

52 Hopensztand, op. cit., pp. 341, 367-369. 
53 Floryan, op. cit. 
54 Ą part les opinions citćes dans Tintroduction de cette dissertation, cf. les paroles de Hopen- 

sztand: «Nous n'hćsitons pas A appeler ces deux compositions des chefs-d'oeuvre» (op. cit., p. 676). 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. IX, z. 2 (17) 5 
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wieka. Dopiero maska karciciela powie złośliwie i dwuznacznie: król nie człowiek. Zarzu- 
tów wytoczonych przeciw królowi jest cztery: niekrólewskości i niepolskości pochodzenia (zarzut 
podwójny), młodości, dobroci, uczoności i popierania nauk. Argumentom wspierającym dwa pierw- 
sze zarzuty towarzyszą kolejno ironiczne lub absurdalne „„współargumenty”, które ośmieszają za- 
równo argumentację, jak i same zarzuty. Więc we wnętrzu wiersza, w jego elementach pojawia się 
regularnie wskazówka interpretacyjna, czyli: klucz użytego szyfru jest do odczytania w planie wier- 
sza. Pozostałe zarzuty same siebie swą absurdalnością obalają skuteczniej, niż robią to kompro- 
mitujące współargumenty. Wskaźnik zaczyna się kryć nie w argumencie pomocniczym, lecz w sa- 
mym zarzucie. Sposób ten stanie się efektownym zamknięciem; ostatni czterowiersz stanowi główny 
węzeł interpretacyjny wiersza, uwypukla przewrotność jako zasadę konstrukcyjną utworu, gdyż 
zintensyfikowanie i skoncentrowanie paradoksu przestrzega gwałtownie przed prostodusznym 
odczytaniem asteizmu. Rezultat uważnego prześledzenia wewnętrznych prawidłowości utworu, 
w którym obowiązuje jednocześnie kilka reguł sprawnie prowadzonej gry, skłania do stanow- 
czego poparcia opinii tych, którzy mówią o tym utworze jako o arcydziele, bo — prawdziwie — 
we wnętrzu inicjalnej satyry pierwszego cyklu trwa subtelny ład dyskretnie rozświetlający ten ma- 
leńki labirynt. 

Niniejsza rozprawa następuje po wielu ważnych i wnikliwych pracach (W. Floryan, J. Klei- 
ner, morfologiczno-semantyczne analizy D. Hopensztanda i.in.), nie w pełni i nie w komplecie 
bynajmniej przeze mnie odnotowanych, a biegnących centralnym torem problematyki, jaką wyzna- 
cza twórczość Krasickiego. Tor niniejszej pracy jest torem bocznym, i dlatego usiłowałem, by to 
był przynajmniej tor do centralnego równoległy. 

Stanisław Dąbrowski 


