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wiązani. Jeżeli nawet te uczucia są złu- 
dzeniem, jest to złudzenie potrzebne. 

„Autor powieści The Lime Twig, John 
Hawkes, jest jeszcze większym nihilistą 
niż Pynchon. Powieść jest próbą zbadania, 
w jakim stopniu na życie człowieka wpły- 
wa jego własna podświadomość, a w jakim 
siły zewnętrzne. Połączony wpływ tych 
dwóch czynników każe człowiekowi ma- 
rzyć o śmierci. Bohaterowie powieści, 
Michael i Margaret, zostają poddani tym 
siłom, wplątani w serię fizycznych i mo- 

"ralnych okrucieństw. Jedynym pozytyw- 
nym elementem przerażającej powieści 
wydaje się wysiłek Michaela zakończony 
śmiercią, symboliczny gest, aby zatrzy- 
mać łańcuch fizycznego gwałtu i prze- 
mocy. Wszyscy są ofiarami, ale nie mu- 
szą być prześladowcami. A jednak, po- 
mimo indywidualnego gestu poświęce- 
nia, Ziemia Jałowa pozostaje tym, czym 
była dotychczas. 

Podobną postawę wyraża w swych 
powieściach Kurt Vonnegut, znany w Pol- 
sce jako autor Kociej kołyski i Rzeźni Nr 5. 
Świat przedstawiony przez Vonneguta jest 
obojętny dla człowieka, a człowiek próbuje * 
interpretować tę obojętność jako eelowy 
porządek. Podobnie jak Pynchon Vonne- 
gut uznaje wartość złudzeń, potrzebnych, 
aby żyć. Powieść Kocia kołyska mówi 

"o religii złożonej z „nieszkodliwych nie- 
prawd”, które przynoszą ulgę nawet wie- 
dy, kiedy wyznawcy ich wiedzą, że są 
one złudzeniem. Inną próbą wyrwania się 
z zaklętego kręgu nonsensu jest seks. 
Próby te nie nadają życiu prawdziwego 
sensu; ale pozwalają jakoś żyć. Siły rzą- 
dzące życiem człowieka łączą się w póź- 
niejszej Rzeźni Nr 5 w poczucie ponad- 
czasowego determinizmu przypominają- 
cego greckie fatum. Mimo tak pesymis- 
tycznego widzenia losu człowieka bohater 
Rzeźni osiąga „równowagę kosmiczną”, 
zachowując zdolność do współczucia i mi- 
łości, które pozwalają-mu żyć. Podobnym 
wydźwiękiem kończy się inna powieść 
Vonneguta — God Bless Vou, Mr Rose- 
"water. 

Jedynym jaśniejszym punktem w prze- 
_glądzie Oldermana jest alegoryczna baśń 
Petera $. Beaglóa pt. Ostatni jednorożec 
(The Last Unicorn). Jest to historia jedno- 

rożców więzionych przez złego władcę, 
który ma nad nimi władzę tak długo, jak 
długo budzi w nich strach. Jednorożce 
symbolizują piękno i radość życia i zos- 
tają w końcu wyzwolone dzięki poświę- 
ceniu jednego z nich i pomocy młodego 
księcia. On również poświęca swe szczęście 
i nie zatrzymuje dzielnego jednorożca 
przemienionego w piękną Lady Amaltheę, 
gdyż ważniejsze od szczęścia osobistego 
jest, aby jednorożce istniały na świecie. 
Mamy tu także analogię do historii Ziemi 
Jałowej, ale uzdrowionej przez poświęce- 
nie bohaterów. Optymizm tej baśniowej 
przypowieści wydaje się dosyć słabym le- 
karstwem na nihilizm wszystkich po- 
przednio omawianych. 

Olderman twierdzi wprawdzie, że nie 
jest nihilistyczna współczesna amerykań- 
ska powieść murzyńska — zawiera prze- 
cież konkretne żądania społeczne, hoł- 
duje realizmowi, a przeszkody realne są 
w końcu do pokonania przez jej boha- 
terów. Olderman stawia pytanie, : czy 
w przyszłości, po zaspokojeniu żądań 
Murzynów, kiedy ich powieść straci swe 
ostrze polemiczne, pisarze ich nie przejdą 
również do etapu nihilizmu, który jest 
obeenie udziałem pisarzy białych ? 

Zajmując się wnikaniem w poglądy 
współczesnych amerykańskich powieścio- 
pisarzy, Olderman poświęca właściwie bar- 
dzo niewiele miejsca ocenie formalnej ich 
twórczości, nie krytykuje w niczym ich 
techniki pisarskiej. Groteska, o której. tyle 
mówi, jest dla niego wyłącznie poglądem 
na świat, a nie sposobem jego przedsta- 
wienia. Czytelnik ma wrażenie, że krytyk 
przyjmuje jakoś trochę a priori fakt, iż 
wszyscy omawiani przez niego pisarze 
są pisarzami dobrymi. Obchodzi go głów- 
nie kryzys ideologiczny wyrażający: się 
nihilizmem w powieści. Kryzys ten jest 
dla niego nie tylko kryzysem amery- 
kańskim, ale chaosem ideologicznym ca- 
łego cywilizowanego świata. 

Irena Przemecka, Kraków 

Teresa Michałowska, STAROPOL- 
SKA TEORIA GENOLOGICZNA (La 
Thóorie gónologique vieille-polonaise). Wro- 
cław 1974, Studia Staropolskie (Etudes 
vieilles-polonaises), vol. XLI, 200 p. 
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Derniórement, nous sommes tómoins 
d'une recrudescence de l'intór6t portó dans 
notre pays 4 I'histoire de la pensóe thóori- 
que polonaise dans le domaine de la lit- 
tórature. Par voie de laborieuses recons- 
truetions, on reconstitue 4 une óchelle assez 
łarge Iancienne science de la littórature. 
Parmi ces entreprises il convient de men- 
tionner les ćtudes effectuóes actuellement 
de maniere extrómement intensive sur 
les genres et les espóces littóraires. Pour 
de telles recherches, les matóriaux vieux- 
„polonais s'avórent particuliórement at- 
trayants et utiles. Attrayants — ótant 
donnó les nógligences ou omissions des 
ótudes róalisóes jusqwa ce jour. Utiles — 
— au moins pour deux raisons. Contrai- 
rement aux apparences, les ópoques les 
plus anciennes ont laissć une quantitó 
importante et diversifiće d'ónoncós thóo- 
riques ou empreints de thóorie. Ces 
ópoques et les ćnoncós qu'elles ont vu 
naitre ćtaient reliós par des liens — plus 
proches que jamais — avec les traitós 
antiques et les traitós d'Europe occiden- 
tale qu'ils ont suivi. C'est pourquoi une 
sgystómatisation ordonnatrice de ces ónon- 
ciations, prósentóe sur un vaste fond 
6tranger, semble €tre une opóration 
indispensable. : 

Dans son livre Staropolska teoria geno- 
logiczna", Teresa Michałowska s'est char- 
góe d'une grande partie de cette tache. 
Elle s'y est posć comme but d'«effee- 
tuer une reconstruetion des notions fon- 

1 T. Michałowska a fait paraitre plus 
tót entre autres lótude Między poezją 
a wymową. Konwencje t tradycje staro- 
polskiej prozy mowelistycznej (Hnire_. la 
poósie et Vóloquence. Les conventions et 
les traditions de la -prose nowelliste vieil- 
le-polonaise), Wrocław 1970. Cf. ógale- 
ment du móme autoresse entre autres: 
The Beginmings of Genological Thinking, 
ZRL, 1969, vol. XII, fasc. 1 (22); Ge- 
nological Notions in the Renaissance 
Theory of Poetry, ibidem, 1970, vol. XII, 
fase. 2 (23); The Notion of Lyrics and 
the Qaiegory of Genre in Ancient and 
Laier Theory of Poetry, ibidem, 1972, 
Vol. XV, fasc. 1 (28). 

damentales de genres et d'espóces cons- 
tituant lensemble de la thóorie gónolo- 
gique englobóe par la poćtique scolaire 
„officielle” dans la póriode vieille-polo- 
naise» (p. 5). En un mot, elle a dócidó 
de reconstituer la eonseience de la poósie 
fixóe dans les manuels scolaires jus- 
qua la fin de la premióre moitió du 
XVIII siócle. 

A flópoque vieille-polonaise, il n'y 
avait óvidemment pas de traitós góno- 
logiques sóparós. Et la poótique «offi- 
cielle» scolaire est apparue vers la moitić 
du XVI siecle et — bien que vers la fin 
du Baroque elle ait donnó naissance 4 de 
nombreuses oeuvres — elle ne traitait 
pas toujours de manidre suffisamment 
large les problemes des genres et des 
espóces. [Dans cette situation, le pro- 
bleme du choix des documents: de: la 
conscience gónologique a acquis une im- 
portance particulióre. Se souciant de 
prósenter un tableau le plus complet 
possible, Michałowska a puisó dans des 
matóriaux de sources de type eb d'ori- 
gine divers, ótayant en cas de besoin 
son raisonnement sur une base histori- 

C'est ainsi que pour le Moyen-Age, 
la source fondamentale a ćtó offerte par 
les «poótries», les encyclopódies et. les 
grammaires servant alors dams les óco- 
les de toute l Europe. Vers la fin du 
AV* siócle et au dóbut du XVI, leur 
place a ótó prise par les artes versificandi 
composóes par des humanistes '-ambu- 
lants, le plus souvent des ótrangers 
mais utilisóes en Pologne. Un peu plus 
tard, des róflexions gónologiques se dis- 
simuleront ógalement dans les artes gram- 
małicae, et ce aussi bien ótrangóres mais 
publóes en Pologne que eomposćes par 
des auteurs nationaux. Mais ce n'est que 
vers la moitić du siócle que commen- 
ceront 4 se rópandre les artes poeticae, 
óvidemment plus riches en róflexions 
sur les genres et les espóces poótiques. 
Tout d'abord, e'ótaient en gónóral des 
ouvrages de thóoriciens ótrangers ou 
bien composós et en tout cas lus- en 
Pologne, surtout dans les óćcoles secon- 
daires et supórieures, ou bien dont T'ćlite 
intellectuelle prenait eonnaissance pen- 
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dant leurs ćtudes A VFótranger. Le XVIIe 
sitele, c'est avant tout les admirables consi- 
dórations de Maciej Kazimierz Sarbiew= 
ski. Mais c'est aussi, se prólongeant bien 
avant dans le sitele suivant, la longue 
sćrie de poótiques scolaires composćes 
par des auteurs locaux pour les colleges 
principalement jósuites et conservćs jus- 
qu'h nos jours sous forme de manuscrits. 

Michałowska a done exploitó les ma- 
tóriaux fixćs dans des oeuvres d'un rang 
diyers, d'une destination diverse et d'un 
degrć divers de gónćralisation thóori- 
que. Elle ne s'est pas seulement servie 
des sources d'origine polonaise ou de cel- 
les dont la róception chez nous est con- 
firmće. Mais elle a ćgalement utilisć bien 
justement les traitóćs employós en Oceci- 
dent, leur accordant un róle de docn- 
ment non substitutif mais complómen- 
taire. Un ensemble de sources construit 
aussi ingónieusement et motivó si bien 
du point de vue de I'histoire et du fond 
essentiel a permis de reconstituer avee 
une grande exactitude la thóorie gónolo- 
gique polonaise. Les ónonećs dissóminós 
et souvent fragmentaires ont ótóć ordon- 
nós par Michałowska et róunis en un 
ensemble riche en dótails, ćtayć par des 
dćduetions gónótiques et des analogies, 
soumis A une óvolution interne quali- 
tative et quantitative. 

Anu Moyen-Age, on s'occupait rarement 
-des problómes gónologiques, et ceci en 
marge des ceonsidórations sur le style et 
le vers. Lies remarques se bornaient le 
plus souvent 4 deux questions: la di- 
vision gónologique de la poćsie et la ty- 
pologie des formes d'espóces. La rócep- 
tion d'auteurs tels que Aelius Donatus, 
Boethius, Piscianus, Martianus Capella, 
Cassiodorus, Isidorus Hispaniensis et Be- 
da, ainsi que Vincentius Burgundius (Bel- 
lovacenis), Gaufridus de Vino Salvo, Jo- 
annes de Garlandia, Eberhardus Alle- 
inanus, Mattheus Vindocinensis, Alexan- 
der de Villa Dei, Eberhardus Bethinien- 
sis, est confirmóe en Pologne. Des tómoi- 
gnages de Iintćrćt portć A la Poćtique 
d'Aristote avec les commentaires d'Aver- 
roes, remontant assez loin puisquw'ils 
proviennent du XIV* sitele, sont par- 
venus jusqua nous. C'est A ces auteufs 

qwon óćtait redevable en Pologne des 
premióres idćes gónologiques. 

Des changements tres nets ont eu lieu 
en Pologne vers la fin du XVesitcle et 
au dóbut du XVIS, au senil de la Renais- 
sanee. Car c'est alors que les artes versi- 
ficandi humanistes ont renouć diree- 
tement avee la tradition gróco-romaine, 
au-delń de ses interprótations módió- 
vales. On ćtudiait les ouvrages d'auteurs 
tels que Konrad Celtis, Laurentius Cor- 
vinus Novoforensis, Valentinus Ecchius, 
Heinrich Bebel, Ulrich von Hutten, Eo- 
banus Hessus, Christoph Hegendorfer, 
Andrea Fulvio et Szymon Zacjusz de 
Proszowice. Sans consacrer beaucoup 
d'attention et de place distincte aux 
problómes gónologiques, ils recomman- 
daient d'imiter dans ce domaine aussi 
les modóles antiques. Il en ótait de meme 
dans les artes grammaticae parmi lesquel- 
les on lisait le plus volontiers les ma- 
nuels d' auteurs tels que Aelius Donatus, 
Priscianus et Diomóde ainsi que Nicolao 
Perotti, Philip Melanchton, Theobaldus 
Billicanus, Joannes Spangenberger, Cor- 
nelius Valerius Ultraiectinus, Thomas 
Linacer, Petrus Ramus, Emanuele Alva- 
rus et Joannes Honterus et aussi Woj- 
ciech de Szczebrzeszyn (Albertus Bas- 

'saeus), Adam Romer de Stężyca, Jan 
Ursinus et Łukasz Piotrowski. 

Cependant, dans les artes poeticae, 
le vćritable tournant quant aux proble- 
mes gćnologiques n'a eommencć 4 se 
rćaliser en Pologne qu'ń partir de la 
moitić du XVIe sitcle: «Les problómes 
de la classification gónćlogique y 6tait 
prósentóćs dans un contexte thóorique 
englobant les considórations sur l'essence 
et les prómisses de l'action poótique, sur 
la gentse, la nature et les fonctions de 
la poćsie» (p. 14). Un puissant stimulus 
pour le dóveloppement des conceptions 
gónologiques a ćtó fourni par I'horacia- 
nisme et le nóo-aristotólisme de la Renais- 
sance. LArs poetica d'Horace a eu de 
nombreuses óditions et elle constituait 
Fobjet de nombreux cours et ceommentai- 
res (ef. notamment les oeuvres de Jodo- 
cus Villichius (Wileke ou Wild), de Joa- 
chim Vadianus et d'Andrzej Franeken- 
berger). Les manuels issus de cette se- 
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mence, allant au-dela d” Horace mettaient 
un accent partieulier sur «'analyse de 
Pobjet poóćtique er de ses proprićtós; 
un.procts de lente autonomisation a com- 
mencć, consistant en un dógagement 
graduel de la thóorie du genre du cadre 
grammatieo-versificateur» (p. 15). Mais 
le nóocaristotólisme avait une impor- 
tance plus grande encore, car les pro- 
blómes gónologiques occupaient dans 
la Poćtique une place de choix. Le nóo- 
-aristotólisme a commencó 4 pónótrer 
en Pologne vers la moitić du XVIesitele 
dans les oeuvres de Francesco Robor- 
tello, de Julius Caesar Scaliger et d'An- 
tonio Sebastiano Minturno. Toutefois, 
ce nest qwau siecle suiyant, A l'6poque 
du Baroque, qwil s'est bien anerć dans 
les eonceptions thóoriques. «La ver- 
sion: jósuite du nóo-aristotólisme de la 
Renaissance» a influć. sur les poóćtiques 
scolaires, publićes ou utilisćes en Po- 
logne, sur les ouvrages d'auteurs tels, 
que Jacobus Pontanus, Alessandro Do- 
nati, Jacobus Masenius, Laurentius Le 
Brun, Joseph Juvencius, Joannes. Lu- 
dovicus de la Cerda et Philippe Labbć. 
A partir de la moitić du XVII* siócle, 
on voit paraitre de nombreuses artes 
poełicae compilóes A laide desquelles 
les' auteurs polonais satisfaisaient les 
besoins seolaires pratiques. La thóorie 
gónologique (surtout les dófinitions gó- 
nologiques) y occupait beaucoup de place. 
Mais eń móme temps, nous sommes 
tómoins d'un processus de lente późrifi- 
cation et de doctrinalisation des rógles 

' gónologiques. Sarbiewski óćtait une ex- 
ception louable,' d'une portóe d'ailleurs 
europóenne. Il connaissait bien et ex- 
ploitait souvent les oeuvres de ses pró- 
dócesseurs antiques et ultórieurs. Mais 
il le faisait de manióre indópendante, 
cróatrice, originale. Il puisait ógalement 
dans Aristote. Mais en gónóral il restait 
fidele A Poriginal grec, ne subissant pas 
la pression de ses róinterprótations de 
la Renaissance et des jósuites. 

C'est ainsi quau fur et 4 mesure du 
temps, depuis le Moyen-Age tardif jus- 
qu'a la moitić du XVIII sidcle, Vin- 
tćret pour la gónologie oceupent de plus 
en plus de place dans les considórations 

thóoriques. Et vers la fin de la póriode 
vieille-polonaise, on a assistóć 4 une 
extraordinaire expansion des problómes 
gónologiques dans les manuels scolaires. 

Dans la thóorie gónologique polonaise 
deux divisions de la poćsie ótaient vivan- 
tes: tripartite et polypartite. 

La thóorie de la division de la 
poósie en trois genres s'est dóveloppóe 
de la tradition antique tardive. Son dó- 
part a ćtć avant tout donnć par Dio- 
móde qui a exercóć une forte influence 
sur la thóorie europóenne moderne. La 
rópartition gónologique tripartite effec- 
tuóe par le grammairien romain du IVe 

"siócle en partant de la structure linguis- 
tique et stylistique de l'expression poóti- 
que s'est ógalement implantóe en Po- 
logne de la Renaissance, et ceci sous 
une forme presque inchangóe. Il a fallu 
attendre Sarbiewski pour la soumet- 
tre 4 une róvision. Le thóoricien jósuite, 
utilisant Aristote, a dóveloppó le schóma 
de la division de la poósie d'aprós les 
«manióres d'imitation» (complótant la 
thóorie dualiste du Stagirite par une 
troisióme «manióre d'imitation», la ma- 
nióre rhótorique). De cette fagon, il 
a óbranić la division hiórarchique dio- 
módienne d'aprós genus et species. S©8 
successeurs baroques sont cependant al- 
lós par une autre voie. Partant des traits 
de chacun des genres (ou de leurs grou- 
pes), ils ont eróć la division en poósie 
lyrique, poósie ópique et drame. Cette 
opóration menait en consóquence 4 d'am- 
ples simplifications. La division triparti: 
te — dans ses diverses variantes — dis- 
paraissait cependant dans les póótiqueś 
seolaires baroques. Utile pour les spócu- 
lations abstraites, elle s'avórait peu ef- 
ficace dans la pratique didactique. C'est 
pourquoi les considórations de dótail ont 
commencó dócidemment 4 pródominer, 
tendant 4 cróer des. rógles gónologiques 
concrótes et prócises. C'est de cette ma- 
niere que s'est rópandue une nouvelle 
classification polypartite, fondóe sur le 
principe de la typologie gónologique. Une 
classification qui avait ćgalement une 
lointaine parentó antique et des annon- 
ces plus nouvelles au temps de la Re- 
naissance. Maintenant c'ótaient la forme 
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mótrique et l'objet poótique qui devait 
en gónóral dócider de la forme de cha- 
cune des espóces. Les propriótós des 
espóces devaient 4 leur tour dócider 
alors des traits gónologiques. 

Michałowska effectue une reconstrue- 
tion du róseau de notions d'espóces lar- 
gement dóveloppó en Pologne dans le , 
cadre de cette division dans la partie 
suiyvante de son livre. 

Les plus anciennes dófinitions de la 
poósie óćpique proviennent du Moyen- 
-Age. Y entraient alors «l'objet hóroi- 
que» et «la forme hóxamótrique». Elles 
ont subi une grande mótamorphose dans 
les artes versificandi humanistes. La forme 
hóxamótrique, il est vrai, est restóe, mais 
en tant que modóle d'espece idćal, celui 
d'Homóre a surpassóć Virgile, et «l'objet 
hóroique» s'est vu attribuer des proprić- 
tós proches de [I'idóal humaniste de 
Vhomme (au lieu de sapientia et de 
fortitudo propres au Moyen-Age, on voy- 
ait maintenant apparaitre les prudentia, 
magnanimitas et fortitudo). Durant tou- 
te la Renaissance, la thóorie de Iópo- 
póe en Pologne ótait sous I'influence 
de la conception de Diomóde, sans su- 
bir vraiment Iinfluence des conceptions 
horacienne et surtout” aristotólicienne. 
Ce n'est que Sarbiewski qui a fait faire 
un tournant 4 la thóorie de l'ópopóe. 
Fidóle 4 Aristote, il a reconnu comme 
ceomposante fondamentale du genre non 
le hóros mais la trame. Et il a róuni les 
idóes du Stagirite A des ólóments puisós 
dans la tradition nóoplatonicienne et 
chrótienne. Suivant partiellement Sar- 
biewski, les poótiques seolaires baroques 
distinguaient comme eritóre objectif «les 
actes des hóros et les thómes sublimes», et 
comme critóre mótrique — I'hóxamótre 
dactylique. 

Le tableau de la poósie dramatique 
dans la conscience thóorique en Pologne 
a d'abord subi PVinfluence de Diomede 
et d'Aelius Donatus ainsi que celle de 
la poćtique et de la rhótorique romaines. 
Et de nouveau, c'est Sarbiewski qui — 
bien qu'il ait eu 14 bien moins 4 dire 
que dans d'autres domaines— a lancć 
de nouvelles remarques. Il a tentó non 
pas tellement de caractóriser le drame 

en tant que genre mais les diffórences 
entre la tragódie et la comódie. Et dans 
ce cas ćgalement, ses opinions ont mar- 
quó les poótiques scolaires baroques. 

Dós le XVIesiecle, on s'exprimait en Po- 
logne le plus souvent et le plus amplement 
sur la poósie lyrique. Les thóori- 
ciens de la Renaissance, subissant l auto- 
ritóć d'Horace, orientaient leurs considó- 
rations avant tout sur Iobjet lyrique, le 
mólique et les mesures de vers. Et c'est 
encore Sarbiewski qui a róalisó le tour- 
nant, transformant en toute indepen- 
dance I'hóritage de ses pródócesseurs 
europóens. Il a considerablement ólargi 
la liste des poótes lyriques modóles, re- 
commandant d'imiter les poódtes euro- 
póens modernes, notamment Dante, Pó- 
trarque, Ronsard, Kochanowski et Ma- 
rini. II a dóvelopć la conception du sujet 
lyrique. Surtout il a examinó en dótails 
la question de Iobjet de la poósie lyri- 
que, voyant ses traits les plus importants 
dans le «merveilleux» et la diversitó. 
Au lieu de Tanalyse des mesures de 
vers, il a proposó une analyse — chose 
nouvelle pour la poósie lyrique — de 
Tinvention, de la disposition et de I'ćlo- 
cution, puisćes dans la rhótorique. Et 
il a dógradć le mćlique en tant que pro- 
bleme anachronique. Les poótiques sco- 
laires baroques prósentent un tableau 
modeste et «ópigonique» de la poćsie 
lyrique. Les remarques les plus intóressan - 
tes sont celles qui sont consacróes A la 
disposition d'esprit agróable, plaisante, 
que les oeuvres doivent óveiller chez 
les rócepteurs. Et ce sont les constata- 
tions concernant le carmen polomicum 
qui seront nouyvelles. 

Michałowska a traitó 4 part la thóorie 
de la poćsie ópigrammatique et 
artificieuse ainsi que de la poósie 
ólćógiaque, bucolique et satirique. 
Pour I6ćpigramme, ce sont les ónoncćs 
de Sarbiewski qui óćtaient les plus im- 
portantes. Car c'est en partant de I'exem- 
ple fourni par cette espdce qu'il a dóve- 
loppó sa conception de la pointe et „de 
esprit. La catógorie de la poósie artifi- 
cieuse (poesia artificiosa), formóe vera 
la fin du Baroque, a pris d'emblóe une 
place óleyóe dans la hiórarchie des €8- 
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póces. Elle ćtait le fruit des amusettes 
techniques si volontiers cultivós au dó- 
clin de I'6poque tels que les acrostiches, 
le versus conerini et les devinettes. Con- 
ventionnalisóe au maximum chez Sar- 
biewski, la poósie ólógiaque s'est trans- 
formóe dans les poótiques scolaires ba- 
roques en formation gónologique en- 
globant notamment le thróne, I'ópice- 
dium et lópitaphe. C'est ógalement dans 
ces mómes sources qu'ont ótó le plus 
largement dóveloppóes les remarques 
sur la bucolique, distinguće principale- 
ment en raison de l'objet poótique. 
Elle y avait ou bien le statut d'une 
espóce distincte, ou bien celui d'un 
genre englobant l'idylle du type thóocri- 
tien et Ióglogue du type virgilien. La 
notion de satire se distingue ógalement 
par une dualitó gónologique (ou conda- 
mnant le mal — dirae, ou incitant au 
bien — protrepticon). 

La reconstruction de la thóorie góno- 
logique vielle-polonaise est complótóe 
par un Słownik pojęć gatunkowych ob- 
jętych teorią poezji w Polsce XVI —po- 
łowy XVIII wieku (Dictionmaire des 
notions d'esptces englobóes par la thćorie 
de la poósie en Pologne du XVIe a la 
mottić du XVIII* siecle). Ce dietionnaire 
eomprend de tres riches matćriaux (les 
noms d'esp$ces latins, leurs sources gre- 
cques, les synonymes et leurs corres- 
pondants polonais; la description des 
espóces avec leurs variantes de dófini- 
tions dóduites de l'ancienne pensóe thóo- 
rique; les modóles littóraires des espóces; 
un vaste choix de sources aussi bien 
polonaises, manuscrites et imprimóes, 
que fondamentales ótrangóres). Issu de 
ce qui a ótć ótabli dans lessentiel du 
livre et rattachć A celui-ci par des renvois, 
le dictionnaire peut óćgalement servir 
comme prócieux compendium pour con- 
sultation gónologique, et ceci non seu- 
lement vieille-polonaise. 

L'6tude de Teresa Michałowska, con- 
densant un ónorme ensemble de renseigne- 
ments, de problómes et de constata- 
tions, posstde une importance de pre- 
mier ordre pour les recherches gónologi- 
ques. Et ceci pour plussieurs raisons. 
Elle constitute móthodologiquement un 

pur modóle de procódure efficace de re- 
construction dans le domaine des no- 
tions gónologiques. Grace A la somme 
des constatations concernant la thóorie 
vieille-polonaise des genres et espóces 
littóraires, elle reconstitue — pour nous 
servir de la formule de Stefania Skwar- 
czyńska — «la conscience gónologique so- 
ciale». Une conscience — comme on le 
voit nettement maintenant — soumise 
A une perpótuelle óvolution. Cette ótude 
situe la thóorie polonaise sur un vaste 
fond comparatif. Les sources ótrangóres 
antiques, módióvales et contemporaines 
ótaient en Pologne soit composante de 
la doctrine nationale, soit une source 
vive d'inspiration, soit eneore un point 
de repere scientifique, facilitant l'orien- 
tation et le «diagnostic». Les amples 
parties comparatives, tenant done com- 
pte des dópendances gónótiques comme 
des analogies typologiques, permettent 
de considórer ce livre comme une ćtude 
cognitivement prócieuse de la gónologie 
non seulement historique mais aussi 
comparative. Et en móme temps, ces 
parties ne sont pas dópourvyues de valeur 
autonome: elles constituent un tableau 
riche en dótails de la conscience gónolo- 
gique europóenne depuis 1 Antiquitć jus- 
qwau dóclin du Baroque. Et enfin, 
Pótude prósentće ici possżde une grande 
portóe thóorique. Car l'auteur y a traitó 
sóparóment des problómes tels que «la 
connaissance des genres et especes en 
tant que composante de l'art poćtique», 
«le normativisme des notions gónolo- 
giques» ou encore «la thóorie gónologi- 
que dans la didactique scolaire». 

Parlant de la valeur móthodologi- 
que de lótude de Michałowska on ne 
peut pas ne pas apprócier sa tendance 
intógratrice. L'autoresse ne perd pas de 
son champ de vue les implications phi- 
losophiques de la thóorie gónologique ou 
encore les consóquences des liens ótroita 
de la thóorie avec la logique en tant 
que móthodologie scientifique gónćrale... 
Elle profite aussi de I'acquis de Ihistoire 
de la culture, et ceci quand elle rat- 
tache ses considórations 4 I'histoire de 
Pócole ancienne, et quand elle relie les 
changements dans la conception de I'hć- 
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ros ópique aux changements des idóaux 
de I homme. Et en parlant de la somme 
des ćlóments ćtablis par voie de recons- 
titution, on ne peut oublier que leur 
importance dópassent le domaine de la 
gónologie. Le tableau complet et sug- 
gestif dessinć par Michałowska nous in- 
eline 4 apercevoir Iessentiel de I"ancienne 
poćtique polonaise (ou peut-etre plus 
largement: de Tancienne conscience poć- 
tique ou de Tancienne connaissance de 
ła poćsie) dans la thóorie gónologique... 

Et enfin quelques mots sur limportan- 
ce de lótude de Michałowska pour les 
recherches d'histoire littóraire. On pour- 
rait se contenter ici d'un lieu commun: 
amcun - historien de la littórature ne 
peut actuellement 6tre indiffórent aux 
rósultats acquis par la gónologie. Mais 
Fessentiel est que le livre comprend une 
„grande quantitó de constatations toutes 
móńres prócieuses pour l'historien de la 
littórature, quelle offre A celui-ci de 
bonnes directives de recherches. Comme 
on y distingue nettement, par exemple, 
le caraettre novateur de I'humanisme 
de la Renaissance en comparaison avec 
le Moyen-Age. Combien — contrairement 
aux prójugós aprioriques — rapprochait le 
Baroque de la Renaissance. Et en meme 
temps quel róle important a óchu — 
— dans le domaine de la pensće thóori- 
que — non 4 la Renaissance qui s'est 
longtemps nourri des restes du Moyen- 
-Age, mais justement au Baroque. Quel- 
les suggestions prócieuses pour le savant 
ćtudiant la littćrature de la fin du Ba- 
rogue se dissimulent dans les remarques 
sur la poósie artificieuse, et pour celui 
qui ó6tudie I'ancienne idylle — des re- 
marques sur linterprótation allógorique 
de la bucolique. 

Michałowska a pleinement epuisó le 
sujet auquel elle a consacró son livre. 
Et en meme temps ce travail — ce qui 
constitue une qualitć de plus de cette 
entreprise novatrice — elle fournit gó- 
nóreusement une vivante inspiration pour 
d'autres ótudes. Citons seulement quel- 
ques exemples choisis. La thóorie du car- 
men polonicum qui mórite une ćtude distin- 
cte se dessine curieusement. Les ónoncćs 
et les róflexions gónologiques ne provenant 

pas des poćtiques «officielles», ómis par les 
óerivains 4 Poecasion, en quelque sorte 
en marge de leur pratique pośtique 
yaudraient la peine quon les ordonne 
systómatiquement. Il pourrait s'avórer 
intóressant de comparer ie canon -des 
modóles d'espóces recommandós par la 
thóorie au rópertoire des oeuvres aśsi- 
milóes 4 la langue polonaise. Il faudrait 
avant tout soumettre la thóorie góno- 
logique 4 une confrontation synchroni- 
que avec la pratique poćtique. Parmi 
ce qui les unit, il faudrait distinguer 
les convergences et les dópendances, 
et dans le cadre de ces dernitres — 
ćtablir aussi les direetions prises 
par les influences. Par contre,:''les 
divergences qui ne sont pas rares, de- 
vraient ćtre considóróes sur - plusieurs 
plans, notamment ceux de la chrono- 
logie, de la hiórarchie eń des propriótós 
des espóces. Et eńfin les matóriaux de 
sources .eux-mómes — surtout" baroques, 
les poóćtiques scolaires manuscrites — 
retrouvóes avec soin, róunies et ex- 
ploitćes par Michałowska, incitent A des 
recherches prochaines. 

Le livre de Teresa Michałowska Za 
Theorie gónologique vieille-polonatse est 
done un ouvrage fondamental pour les 
problómes considórós, un ouvrage dont 
Pimportance dópasse le domaine des 
questions vielles-polonaises et de la gó- 
nologie. : 

Jam Ślaski, Varsovie 
Traduit par Michał Michalak: 

Ulrich Broich, STUDIEN ŻUM KO- 
MISCHEN EPOS. Ein Beitrag zur Deu- 
tung, Typologie und Geschichte des ko- 
mischen Epos im englischen Klassizis- 
mus 1680—1800. Biicherreihe der „An- 
glia”, Zeitschrift fiir englische Philo- 
logie, herausgegeben von H. Gneuss, 
H. Kismann, E. Wolff und Th. Wolpers, 
Bd. 13. M. Niemeyer Verlag, Tiibingen 
1968, ss. 388. 

W znanej i cenionej serii anglistycz- 
nej wyd. M. Niemeyera ukazała się 
obszerna książka U. Broicha poświęcona 
eposowi komieznemu okresu angielskie- 


