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M ALOW IDŁA W KOŚCIELE  
ŚW . KATARZYNY W  GDAŃSKU

B R O N IS Ł A W  M IESZK O W SK I

Na zewnętrznej stronie południowo-wschod
niego filaru wieży kościoła św. K atarzyny od
słonięta została scena zabójstw a św. Stanisła
wa, stanow iąca fragment jakiegoś nieznanego, 
większego zaspołu.

Na płaszczyźnie stojącego prostokąta o wym. 
90 X 76,5 w yobrażony jest moment, gdy 
w chwili Podniesienia do św. Stanisława ce
lebrującego mszę św. zbliża się król z uniesio
nym nad głową mieczem. U stóp ołtarza klęczą 
postacie ministrantów, a dalej na lewo dwie 
pochylone ku patrzącem u postacie halabard
ników. Ta część malowidła jest najgorzej za
chowana. Pod względem kolorystycznym 
kompozycja utrzym ana jest w tonacji zielono- 
czerwonej.

W kompozycji m alarz ograniczył swój tem 
peram ent do wypowiedzi prostej, łatw ej do 
przyswojenia przez odwiedzającego progi ko
ścioła. Tw arz królew ska potraktow ana jest 
schematycznie, z konturow ym  zaznaczeniem 
szczegółów i pozbawiona śladów przeżycia 
wewnętrznego. N ajlepiej u jęta postać biskupa 
równie nie wnosi akcentów  indyw idualnych.

Niezdecydowany układ  fałdów  szat u tru d 
nia datow anie tego obrazu, przypuszczać jed
nak można, że pochodzi on z drugiej połowy 
XV wieku.

Poza przytoczoną kom pozycją odnaleziona 
została jeszcze partia  malowideł na zachowa
nej części ściany, stanowiącej niegdyś wschod
nie zamknięcie południowej naw y bocznej. 
Znajdują się tu  fragm enty zniszczonych już 
bezpowrotnie kompozycji. Po jednej stronie 
nadnaturalnej wielkości św. K rzysztof z Dzie
ciątkiem, po drugiej Ukrzyżowanie, nad nim

Ryc. 25. G dańsk, kośc ió ł  św. K a ta rzy n y ,  fragm ent m a 
low id ła  ze św. K rz y sz to fem  (fot .  K.  LeleroiczL
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Ryc. 26. 

Ryc. 27.

zaś scena Zwiastowania o w ym iarach 
153 X 88. Obok Zwiastowania, na przyle
gającym filarze św. K atarzyna o w ym ia
rach ok. 124 X 63.

W pobieżnym przeglądzie tych malowi
deł zastanowić m uszą różnice stylowe. 
Od graficznie potraktow anej postaci św. 
Krzysztofa, k tó ry  zaznaczony jest siatką 
linii czarnych na naturalnym  kolorze 
ściany, odbiega postać klęczącego Anioła 
ze sceny Zwiastowania. Spokojny kontur 
w ypełniony jest wielkimi płaszczyznam i 
jednostajnie nałożonego na zewnętrzną 
część skrzydeł i szaty koloru szarozielo
nego, który ożywiony jest cynobrowymi 
akcentam i w ew nętrznych powierzchni 
skrzydeł i podszewką sukni Anioła. Do 
tła wprowadzony jest kolor różu. Zacho
wana górna i dolna część korpusu św. 
K atarzyny na blado różowym tle, oży
wionym delikatnie rysującym i się kilkoma 
gałązkami, odcina się mocną bry łą w ko
lorach fioletowym i zielonym.

Różnice w graficznym  i m alarskim  po
traktow aniu obrazów  św. Krzysztofa, 
Anioła i św. K atarzyny pozw alają p rzy
puszczać, że mogły one powstać w róż
nych fazach rozwoju stylowego od końca 
XIV do połowy XV wieku.

Sceny na wschodniej ścianie oraz kom
pozycja zabójstwa św. Stanisław a na fi
larze wieży m alowane są tem perą na  wy
praw ie w apiennej o grubości w niektórych 
miejscach do 10 mm.

R yc, 26. G dańsk , kośció ł św. K a ta rzy n y , fragm en t 
m alow id ła , A nioł ze Z w iastow an ia  (fot. K. Le- 

lemicz).

R yc. 27. G dańsk , kośció ł św. K a ta rz y n y , frag 
m en t m alo w id ła : św. K a ta rzy n a  (fo t.  K. Lelemicz).
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soutire la d if f icu lté  qui consista it  à d é 
chiffrer ,  sous une  nouvelle  couche, la 
peinture  orig inelle  d ’un tableau peint des 
d e u x  côtés  de la planche. Cette  
invention est de prendre une ph o
tographie  à l ’aide des rayons X du C e n 
tralix  - Philips - Portable  mis en m o u v e 
m ent rotatoire pendant l’exposit ion  a u x  
rayons.  Le but de cette  m éth o de  est  
d ’é lim iner  du tableau e xam in é,  les 
om bres du tableau peint de l ’autre côté.  
C e m oyen ,  qui dépend entièrem ent de la 
m o b i l i té  de l ’appareil  m êm e  n ’a rien de  
cdm m un avec  les m éth odes  de rayons X 
connu s en m édec ine  (Thom ographie).  L’a u 
teur décrit  avec  précision com m ent  il faut  
fa ire  pour  prendre un e  ph otographie  ro
tatoire  à l ’a ide d ’une s im ple  application .  
O n p lace  le tableau entre d e u x  tables,  
le cô té  repeint en-dessus.  L’écran est posé  
sur le tab leau  à  l ’endroit  que  l ’on veut  
exam iner .  Sur le p lancher, sous  le tableau  
on p la c e  une  seconde construction  qui sert  
d ’a x e  de  rotation. L’appareil  à rayons X 
est f i x é  o b l iqu em ent dans l ’em boîture  de la  
m a n ch e  de rotation, de sorte que  l ’a x e  
du poin t  focal  tom be au centre  du film.  
P en d a n t  l ’exposit ion ,  0 1 1  tourne l ’a p 
pareil  à la m ain; un sys tèm e d ’horlogerie  
interrom pt l ’exposit ion  dès que l ’appareil  
est de retour à so n  point de départ. Par  
su ite  de  la direction ob l ique  des rayons  
et du  m ouvem en t  de rotation de l’a p p a 
reil, l ’om bre  de la couche  inférieure, sé
parée  de celle  q u ’on e x a m in e  par l ’ép a is 
seur de la planche, est  a ltérée et à peine  
visible.  L ’om bre de chaqu e  particu le  de 
p ein ture  a formé un cercle  sur le film.  
La pe inture  e x a m in é e  et sa seconde  
co u ch e  é tant  p lacées  d irectem ent sous le 
f i lm , ne  sont qu ' im perceptib lem ent a l té 
rées sur la photographie.  La différence  
d ’altération de l ’om bre de la pe inture  sur  
les d e u x  cô tés  de la p lanche  est si grande  
qu ’on voit  à peine le tableau du fond,  
tandis que  celu i  que l’on e x a m in e  n ’a que  
peu perdu de sa netteté. Au cas où les 
deu x  côtés  d ’un tableau auraient é té  re
peints,  on doit prendre d e u x  ph otogra
phies, en tournant chaqu e  face  vers le 
film. L’auteur  considère que les résultats  
obtenus sont 'satisfaisants, m ais  ne pense  
pas q u ’il fa i l le  en rester là.

T O M B E A U  D ’U N  E C C L É SIA ST IQ U E  
IN C O N N U  D É C O U V E R T  D A N S  LA  
C O L L É G IA L E  D E  TUM, PRÉS D E  
ŁĘCZYCA  

Au cours des t r a v a u x  de conservation  
opérés en 1916 dans la co llég ia le  romane  
de Turn, on a trouvé dans l’abside laté
rale nord de l ’ég lise  une  tombe, placée  
au-dessous du d a l lage  et remontant peut-  
être à la fin du X l l - e  s. Elle  est formée  
de blocs de grès so igneusem ent taillés.  
A l’intérieur, on a trouvé  un calice, une  
patène, un anneau, un cru cif ix ,  des restes 
d ’un tissu de brocart, des fils d ’or, des  
clous forgés. N ’éta ient  restés du  corps du 
m ort que  les os des m em bres inférieurs,  
bien conservés,  ainsi que des fragments  
de crâne a vec  quelques dents. Les objets  
trauvés font penser à la découverte ,  
en 1938, du tom beau de l ’évêq ue  Maurus  
dans la cry p te  de st Léonard au W awel.  
D ’entre les objets trouvés dans la co l lé 
g ia le  de Turn, le p lus p réc ieu x  est la croix  
en argent, lisse, a vec  un Christ  au court  
vêtem ent  et une  ceinture descendant aux  
genoux.  Le v isage  est  ple in  d’expression.  
On aperçoit  au-dessus du Christ la main  
bénissante  de  D ie u  le Père dans les  
nuages .  Le ca lice  est en argent forgé,  doré  
à l ’intérieur. Ses petites d im ensions et la 
s im plic i té  de  la décoration donnent à pen
ser que  c ’é ta it  un ca lice  de  voyage ,  ca lix  
viaticus.  La patène  en argent, entière 
ment dénu ée  de décorations ,  est le moins  
bien conservée.  I, ’anneau d ’évêipie  est  un 
fort bel e x em p la ire  de l ’orfèvrerie  du 
m o y en  âge: en or forgé, a v e c  une  grande  
a m éth y ste  qui renferm e probab lem ent des 
restes de reliques.  Le m anque  absolu d’in
scriptions ne perm et pas de  f ixer  la date  
du tom beau, ni d ’identif ier  la personne  
du mort; ce deva it  être probab lem ent un 
abbé à en juger  par la forme de la croix  
qui devait  sans doute  couronner  la crosse  
abbatiale .  Cette  hy p o thèse  prouverait  
que la co llég ia le  de Turn éta it  à l ’origine  
une ég lise  de couvent.

P E IN T U R E S  M URA LES D E  L’ÉGLISE  
À G D A Ń SK  

O n a découvert,  au cours des travaux  
de conservation ,  des fragm ents de pe in
ture sur le  m ur est et sur le  pi l ier  de la 
tour de l ’église. O n a dégagé ,  sur le piliei‘t
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un e  scène  à n o m b re u x  personnages  re
présentant  le m eurtre  de st Stanislas.  
E lle  rem onte sans  doute  n la seconde  
m o it ié  du XV-e s. Sur le mur, on voit  
st C hristophe  et l'Enfant, grandeur plus  
que naturelle , traités  graphiquem ent.  Au-  
dessus,  l’ange  de l ’A nnoncia t ion  a u x  
grandes surfaces  gris-vert et quelques  
a cce n ts  c inabres et rouges. A côté,  ste 
C atherine,  très abîm ée.  Ces dernières  
scènes  peuvent rem onter à d iverses phases  
du dév e lo p pem en t  du sty le ,  de la fin du 
XIY-e à la m oit ié  du XV-e s.

LES TOITS DE GDAŃSK (reconstr.)
L ’auteur  traite, à l’a ide d 'exem ples,  du 

côté technique de la reconstruction  de  
quatre toits de bâtim ents  historiques de 
G dańsk. 1) A l ’ég lise  Notre-D am e, il f a l 
lait reconstruire les triples toits des nets  
et du transept, d ’une superfic ie  de 
8.000 m 2. On a ap p liq u é  une construction  
de po in çon s gr il lagés  en 1er liés à la char
pente en c im ent arm é des toits, d ’après  
le projet de l ’ing. Jarosz. Les poinçons,  
de 10 m de haut, reposent sur des c h e 
vrons en ciment arm é p la cés  sur des sa 
blières en c im ent arm é: une des e x tr é m i
tés du poinçon s ’a p p u ie  sur un coussinet  
mobile. Le toit a 127 poinçons d ’un poids  
de 210 tonnes d ’acier.  Les p ièces  a n g u 
laires qui form ent la partie  supérieure  
des po inçons sont c im entées  et constituent  
les poutres; en c im ent armé. Sur ces p o u 
tres on a posé les m adriers-en  c im ent q u f  
forment ainsi un toit un iform e en c im ent  
armé. Les tuiles reposent sur les madriers  
ei sont f ix ées  à Laide d’un enduit  de 
plâtre et de c im ent.  Les m oitiés de p o in 
çons étaient préparées  (montées) en bas, 
puis on les é lev a it  a vec  un ascenseur  et 
on les soudait  ensem ble.  Les ren fonce
ments entre les parties du toit sont en 
tôle de zinc, des goutt ières en c im ent  
font écouler  l’eau. — 2) A l ’hôtel de ville  
P tawom iejsk i ,  on a reconstruit  le toit en 
pente raide à l ’a ide  de po inçons formés  
par des fers en double  té lam in és  en 
forme d ’A. T ous les supports  ont été ti
rés des décom bres des m aisons brûlées  
e: détruites de G dańsk.  U ne construction  
d a c ier  supporte  des chevrons en bois et 
1rs lattes sous les tuiles. — 3) P our  le toit 
à jrente raide de l ’ég lise  st Jean on s ’est

servi d ’une construction en bois. En vue  
de renforcer les piliers crevassés de 
l ’église ,  on a p la c é  au fa îte  des murs une  
couche  de c im ent armé et on a posé des
sus la construction du toit. — 4) Pour la 
petite église  ste Elisabeth, où le toit  fut  
brûlé  en partie, on a la issé  les poinçons  
conservés et l’on a c o m p lété  le reste par 
une construction  moderne.

C O N S E R V A T IO N  D E  L’A U T E L  
D E  W IT  STW O SZ, À L ’EGLISE  
N O T R E -D A M E

L orsqu’on 1946, l’autel de Wit Stwosz  
revint à Cracovie ,  il fut  p lacé  — pour le 
tem ps que  dureraient les tra v a u x  de con
servation, dans les grandes salles claires  
du bâtim ent N o  5 au W aw el.  La tem p é
rature et l’hum idité  de ces salles corres
pondent a u x  conditions de l’église  Notre-  
D am e. Le séjour que fit l ’autel dans  
l ’abri de N urem berg ,  le long voyage ,  les 
secousses lors de l ’em ballage  et d ’autres  
circonstances ont provoqué de nom b reux  
endom m agem en ts;  cep en dant ils ne sont 
d an gereux  ni par leur nombre, ni par 
leur caractère.  Le problèm e principal (pie 
devaien t  envisager  les conservateurs  
était  celui de la destruction du bois des  
sculptures pur des insectes, l .e  profes
seur Rubel a décrit dans le N o  1, I-ère 
Année,  de „Ochrona Z a b y tk ó w “ la m a 
nière dont l’autel fu t  soum is  à l’action  
des gaz dans une cham bre  spéciale .  
C o m m e on avait  constaté,  dans la p re 
delle, les ravages causés par un insecte  
(Anobium  pertinax) ,  on a soum is à une  
str icte  observation toutes les pièces de 
l ’autel; le bois a u x i l ia ire  a été p r év en 
t ivem ent dés in fec té  dans l’atelier. On peut 
a ff irm er  a ujou rd’hui, après  deu x  ans 
d ’observations,  q u ’aucune autre pièce de 
Lautel n ‘a é té  a ttaquée  par les larves de 
l ’insecte. Le program m e des travaux  de 
conservation com prenait  trois problèmes:
1) conservation  du bois de tout l ’autel,
2) e xam en  et conservation des surfaces  
dorées, 5) ex a m en  et conservation des  
parties recouvertes de po lychrom ie .  On 
a actue llem ent  saturé  de résine tous les 
endroits endo m m a g és  ou m enacés;  péné 
trant dans les f issures et les ca n a u x  
creusés par les insectes, cette résine a 
donné à tout le bois un  caractère de


