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L'EVENEMENT ET LE HEROS DANS LA BALLADE 

Dćja Johann Wolfgang Gcethe dans sa Ballade von vertriebenen 
und ziiriickkehrenden Grafen signale qu'une ballade se caractórise par 
la coexistence du «lyrique», de l'«ćpique» et du «dramatique». Cette 
censtatation de Goethe a ćte respectóće, appliquće, dóveloppóe et con- 
cretisće dans les travaux thćoriques. Elle a fait naitre de nouveaux 
travaux qui s'occupaient de la modification du «lyrique», de I'«ópique» 
et du «dramatique» dans la ballade. Au fond, il s'agit ici d'analyser 
quels facteurs dans la structure de la ballade la dećterminent et quelle 
est leur position par rapport aux autres facteurs. La question est 
compliquće, car dans les divers types de ballade ccexistent de diffćrentes 
hićrarchies de ces facteurs. Cela signifie que pour identifier formel- 
lement la ballade il faut tenir compte d'une corrćlation de relations 
et de cohćrences diffórentes qui se manifestent dans tous les types 
cencrets de la ballade. Si l'on considere cette corrćlation, on ćvite de 
surestimer les types concrets au detriment des autres ou d'apprćcier 
la ballade a la base d'un «prototype» idćal. Puisqwil ne s'agit pas 
seulement de certains types ou «prototypes», on fait des efforts pour 
comprendre la ballade dans son expresion la plus large et pour mettre 
en ćvidence ses traits caractóristiques. Ces traits constants ont des 
formes diffćrentes et ne participent pas ćgalement a la construction 
d'une structure «balladique», cependant on remarque parfois qw'ils ne 
sont pas assez diffórents — ils existent et ils se manifestent dans les 
rapports avec les autres facteurs par des modifications et par des 
nuances de signification diffećrente. Il ne s'agit pas pourtant d'un 
arbitraire parce que les conditions ou ces nuances et ces modifications 
se manifestent sont influencćes par la conception littćraire et la con- 
naissance «balladique» de 1'6poque. 

Pourtant on a conscience que la vue historique est seulement un 
des indicateurs formels du genre, mais il n'est pas son indicateur unique. 

6 — „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. X, z. 1 
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Puisque nous ne nous efforcons pas seulement d'obtenir une diachronie, 
mais aussi une synchronie, nous suivons la corrćlation des traits 
caractćristiques d'une ballade remplacćs au cours de son dćveloppement 
par leurs diffóćrentes modifications. Car par la surestimation de la vue 
historique on concentrerait surtout l'attention sur certains types de 
ballade, caractćristiques des ćpoques concretes de I'histoire de la lit- 
tćrature; la ballade alors pourrait nous paraitre une partie de la poćsie 
€pique, lyrico-ćpique et lyrique. Sans doute, dans l'ćvolution de notre 
ballade, toutes les formes dont on a parlć seraient remplacóes, mais 
si l!on la comprend d'un seul point de vue, ses traits caractćristiques 
seraient plus difficiles a gónćraliser. On comprendrait nócessairement 
la ballade au sens restreint une fois et au sens large une autre fois. 
Pour cela, il faut surtout avoir en vue que dans I'ćvolution de la lit- 
terature «folklorique» une forme spócifique de ballade s'est cristallisće, 
mais celle-ci, au cours de son óćvolution, a obtenu quelques traits qui 
ont survćcu aux diffćrentes modifications et qui dóterminent sa place 
au point de vue gćnćrique. 

La ballade exprime un ćvóćnement et, en meme temps, elle Iapprć- 
cie. C'est aussi caractćristique pour d'autres genres ćpiques ou lyriques- 
-ćpiques, mais dans l'ćtude d'un genre littóraire concret il s'agit d'abord 
de constater quelle est la relation rćciproque entre l'expression et 1'ap- 
próciation, ce qui est, a cótć des moyens formels, l'indicateur le plus 
important pour le classement gónćrique. Dans une ballade, les ćlóćments 
lyriques et les ćlćments ćpiques se supplćent, mais ce n'est pas une 
raison pour situer la ballade dans le genre lyrico-ćpique. Hegel, le 
crćateur de l'esthćtique moderne et dont les opinions, avec certaines 
modifications seulement, sont valables jusqu'aujourd'hui, a dit que 
la ballade est liće par certaines formes avec la poćsie lyrique et par 
d'autres — avec la poćsie ćpique; de cette maniere il a diffćrencić claire- 
ment ce qu'il y a de lyrique et d' ćpique dans une ballade. Il s'est 
appuyć sur la these selon laquelle le contenu de la ballade est ćpique, 
tandis que son ćlaboration est lyrique. L'ćvenement et la «dissertation» 
de la ballade corroboreraient qu'il s'agit du genre ćpique, mais dćja le 
principe meme sur lequel s'appuie le poete n'est pas une rćalitć objec- 
tive, mais celle qui touche sa subjectivitć. Ainsi, d'apres Hegel, le poete 
cherche, en s'exprimant selon les dispositions de son ame, a faire naitre 
le meme ćcho chez l'auditeur. Ce transfert par la description subjective 
des ćvóćnements et des sentiments souligne clairement le caractere 
lyrique de la ballade 1. 

De rćcentes recherches thóoriques, par exemple celles de Kite Ham- 

1G.F. Hegel, Aesthetik, Berlin 1955, pp. 922-1003. 
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burger, continuaient A caractćriser la ballade comme la forme ćpique 
dans un milieu «lyrique» 2. Souvent, dans la recherche d'un processus 
d'6volution, surtout lorsqu'il s'agit des relations avec les autres genres, il 
est nócessaire de concentrer l'attention sur le cótć «ćpique» de la ballade 
(comme I'avait fait lors d'une ćtude sur la ballade allemande Wolfgang 
Kayser dans son oeuvre Geschichte der deutschen Balladen — 1936) 
meme si l' accent reste sur son sens subjectif et lyrique. Dans la ballade 
il s'agit de plusieurs modifications de la forme ćpique dans un milieu 
«lyrique». La base ćpique est «nourrie» par une image lyrique du 
mystóre du monde et des perspectives tragiques de I" homme 3. C'est-a- 
-dire que dans les modifications de la ballade les traits du lyrisme, dont 
la prósence meme hypothćtique est fort importante, ont une fonction 
toute spóciale, a la disposition de l'auteur qui cherche a cróer un certain 
type de ballade; son intention crćatrice dócide du choix des ćlements 
lyriques et des ćlóments dramatiques aussi. On peut parler, dans un 
certain sens, de leur coexistence «orientće», parce que, malgrć les 
alternances et les dimensions diffćrentes, les traits typiquement lyriques 
et ćventuellement dramatiques prennent part a la construction du sujet 
de l'oeuvre. Le lyrisme alors dćtermine, dans certains cas, le choix et la 
hićrarchie des faits de meme que la motivation d'un ćvćnement et la 
teneur de lidće. De lI'ensemble des traits typiques d'une structure 
«balladique» le classement des situatiońs contradictoires, la motivation 
insolite, le symbolisme et le lyrisme avant tout se manifestent aussi .bien 
dans la construction du vers que, et surtout, dans son caractere de 
chanson, son intonation et son rythme. Dans un classement concret, les 
ćlóments lyriques fortifient le «dramatisme», qui est tres marquć dans 
un dialogue ou monologue dramatique par l'application des contrastes, 
par une brusque conversion, par un dóbat laconique et par la motivation 
d'une histoire sans l'ingórence du narrateur *. Dans I'óćtude de la ballade 
il faut remarquer que les relations, les hićrarchies et les alternances 
des formes «non ćpiques» prennent part a la construction des types 
concrets, et il faut Iapprćcier. Si elles sont absentes, on ne peut parler 
que des tendances «balladiques». 

Quant au classement gónćrique, on doit indiquer gćnćralement quels 
types d'ćvćnements, d'ćtats d'ame et de situations se manifestent dans 
une ballade. Pour la ballade slovaque, «folklorique» et óćcrite, c'est 

2 K. Hamburger, Die Logik der Dichtung, Stuttgart 1957, p. 209. 
3C. Zgorzelski, L'Introduction A Ballada polska, Wrocław—Warszawa— 

Kraków 1962, p. XLII. 
4€. Zgorzelski, Uber die Strukturtendenzen der Ballade, «Zagadnienia 

Rodzajów Literackich» IV 1962, cahier 2 (7). 
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illustration d'un sentiment tragique de la vie. Son principe, c'est un 
ćvóćnement d'origine mythologique, pris du monde de la fantaisie, ou 
une image fictive de la vie rćelle. On souligne souvent, dans les ballades, 
que I'ćvćnement est sans «largeur ćpique», qu'il puise peu de la vie et 
que I'accent y est mis sur le conflit qui est dćveloppć dramatiquement. 
En ćtudiant une ballade, on s'intćresse A son caractere et non seulement 
a la dólimitation du temps de l'ćv6nement. Dans cette question, on peut 
sappuyer sur la constatation de Karel Dvofak: les faits, les destinćes 
reprósentćes dans une ballade ne sont pas typiques par leur caractere. 
Ils ont toujours le caractere de l'infraction a la loi morale, sinon d'un 
crime, ils alterent la norme et ils reprósentent une rćvolte contre elle, 
móme si cette róvolte, finissant toujours tragiquement, est motivće 
subjectivement ou par la pression objective de la socićtć. La gćnćralitć 
d'une ballade n'est donc pas dans la gónćralitć des situations, du caractere et 
de Iacte, mais dans l'attitude du peuple envers Iacte et l'ćvćnement. 
Une ballade, acte de justice, avertit de tout ce qui est dćfendu, C'est 
pourquoi elle s'ćloighe de sa fonction, si elle ne montre que les cótćs 
positifs du peuple. Pendant qu'une chanson «non-balladique» constate 
seulement la rćalitć, une ballade cherche a suggćrer les motifs de l'acte 
exceptionnel. C'est un trait qui la rapproche de la poćsie qui songe aussi 
A la destinóe humaine et qui la traite tragiquement. II semble possible 
de polómiser contre cette opinion si lon óćvoque la ballade d'Erben, 
ou le hóros manifeste une attitude individuelle et rćvoltće. Pourtant 
il faut noter que les hćros d'Erben finissent, pour la plupart, tragique- 
ment, dans la solitude, face A face avec le destin qui est leur maitre et 
qui dótruit leurs liens avec d'autres personnes 5. 

C'est la nature du poóćte qui, par le choix du sujet et par la moti- 
vation de I'ć6v6nement, institue le sentiment tragique d'un ćvćnement 
exceptionnel. De meme que le sentiment tragique de la vie a un sens 
diffórent selon les ćpoques concretes de I'ćvolution, la description d'un 
ćvćnement exceptionnel est aussi conditionnće par I'histoire. Les ćvćne- 
ments prósentćs par la littórature au dóbut de l'ćpoque de la Renaissance 
different de ceux de I'ćpoque romantique. On peut meme trouver une 
certaine contradiction entre le róel et la fantaisie. Par exemple, dans la 
ballade de Tablic les themes sont puisćs de la vie rćelle; dans cette 
ballade, comme dans la plupart des ballades «folkloriques», il s'agit 
surtout de la dćmonstration directe d'un ćvćenement, mais son interprć- 
tation est toujours sous I'influence des idćes moralisatrices móme si 
lauteur n'y est pas engagć subjectivement; c'est le pathos moralisant 

5K. Dvofak, Vćleńovdnt folkloru do obrozenskć literatury, [dans:] Ćeskd 
literatura, 1955, pp. 306-307. 
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qui uniquement y domine. Au contraire, une ballade romantique profite 
des themes romantiques et prósente des ćvćnements fantastiques; on 
a donc I'impression quelle se dótourne avec prómćditation de la vie 
concrete. Elle exprime la rćalitć au moyen des images symboliques, 
elle dćcrit des sentiments subjectifs, et elle le fait souvent plus directe- 
ment que n'importe quel autre genre. 

On peut voir ici que I'accent est mis sur la forme lyrique, subjective, 
ce que Hegel a dćja motivć thóoriquement. C'est que dans la ballade, 
les ćvónements ne sont pas gónćraux ni mćme typiques par leur ca- 
ractóre; seuls les sentiments ćvoqućs ont un caractćre gćnćralisant. Et 
ceci ćgalement par rapport au hóros de la ballade. Sans doute, les 
rćactions du hóros aux ćvćnements sont-elles diffćrentes selon chaque 
6poque, son monde d'idćes est aussi dćterminć par les opinions et les 
gońts de l'ć6poque. Naturellement, sa rćaction, quand il est uniquement 
poussć par la force de la destinće, est diffćrente de celle qu'il manifeste 
quand il fait des efforts pour lutter contre les obstacles qui se presentent 
A lui. C'est le narrateur qui est facteur dćterminant la crćation et la 
formation du hóros de la ballade. Il ne faut pas oublier que dans l'ćvo0- 
lution de la ballade I'ćlćment idćologique joue un róle dećterminant; 
il en est de móme des dćterminations sociales objectives, du godt 
esthótique du crćateur et des impulsions qui ont fait naitre une 
ballade *. 

Ces problemes seront plus clairs A la lumiere d'un exemple concret. 
On signalera ici trois types de ballade qui different par leurs idćes, par 
leur motivation et par leur position par rapport a la rćalitć: une ballade 
pró-romantique — Dóvino hynuti (Le Dópórissement d'une jeune fille) 
de Karol Kuzmóny, une ballade romantique — Kriż a ćiapka (La Croic 
et le bonnet) de Janko Król" et une ballade sociale — Slużka (La 
Servante) de Laco Novomesky. Dans la ballade de Kuzmóny c'est la 
destinće qui est exposće. La souffrance et le depćrissement de la jeune 
fille sont motivćs par la mort de I'amant et ainsi l'amour devient un 
«sacrifice», sacrćó par les souffrances et la douleur. Kuzmany ne s'intćres- 
se pas a la cause d'un ćvćnement tragique, mais seulement a se consć- 
quences. Janko Król' introduit dans sa ballade un dóćveloppement plus 
large. Le theme de la legende folklorique a provoquć une «action» plus 
riche, il dócrit non seulement I'6vćnement tragique, mais aussi des 
circonstances qui s'y rapportent. Król" ne choisit d'une legende folklo- 
rique que quelques motifs, mais ce sont les motifs caractóristiques pour 
une action «balladique». Dans la description d'un ćvćnement tragique 

6 Le personnage du narrateur joue ici un role important — comme Ia fixć 
I. Opacki dans Ićtude Die Gestalt und dramatisierende Funktion des Ehrzdhlers 
im der polnischen epischen Ballade, «Zagadnienia Rodzajów Literackich» VI 1964, 

cahier 2 (11), pp. 72-108. 
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il s'efforce d'introduire une gradation. Il raconte ł'histoire de «la croix 
et du bonnet», il parle de la dócision de l'hćroine de prendre la croix 
et le bonnet au cimetiere, mais il dócrit surtout les consćquences: Il'ap- 
parition de lamant mort, le dćpórissement et la mort de la jeune fille. 
La ballade de Novomesky est realiste. Dans l'histoire d'une servante, il 
montre les racines sociales des souffrances de son hóroine. L'action de 
cette ballade est mise au deuxieme plan. L'ćvenement prózentć ne doit 
pas se borner a susciter la compassion, mais il doit d'abord, dans les 
situations typiques, prósenter la reaction de lindividu contre les inćga- 
litós sociales. 

Inutile de rappeler le point de dópart d'un ćvenement tragique, base 
artistique et source de la portee sociale de la ballade. Naturellement, 
lóvćnement tragique et l'attitude de I'auteur envers cet ćvćnement sont 
conditionnćs par l'histoire de l'ćpoque et, dans de diffórentes situations 
historiques et sociales, on les accepte diffóremment en les motivant suivant 
diffóćrents degrós du progres social. Parfois c'est le jeu de la destinće 
qui trouve sa victime, une autre fois l'accent est mis sur PLactivite de 
Phomme en lutte (meme s'il tombe sous le poids de la destinće) et sur 
limage des contradictions sociales. Le subjectivisme, rappelć par Hegel, 
qui se manifeste non seulement par l'apprćciation, les «humeurs» ou 
les «sentiments» de l'auteur, mais aussi par le choix des documents, 
par la motivation et par les actes du hćros, constitue le centre de 
gravitć de ces ballades et leur trait caracteristique. Le personnage du 
hóćros qui reprósente le mieux les idóes et les sentiments de l'ćpoque 
est souvent en conflit avec tout ce qui s'oppose a son dóćveloppement 
et a sa mise en vałeur. Dans ce conflit ou les obstacles constituent 
souvent des barrieres invincibles, le heros supporte de dures souffrances. 
Souvent il tombe sous le poids des intrigues. L'auteur non seulement 
presente les actes et les dćsirs du hóćros, mais aussi il les apprócie. Pour 
ne pas multiplier les exemples, on ne parlera que des trois ballades bien 
connues, en attirant l'attention sur leurs conclusions ou lappróciation 
est fortement exposóe. Kuzmany, au moyen de I'allógorie du vent, 
prósente la force morale de l'amour de jeune fille et au moyen de 
Prallegorie de la bourrasque il dócrit la deception amoureuse et la 
souffrance. 

Po zelenóćm poli vetfitlek zaviva: 
na dóvćinych rtikach milost ne usmiva; 
po spuśtónćm poli prikry vicher beżi: 
bóżi i ponad hrob, v kterćm devće leźi. 

(Dans le champ vert souffle le doux vent, 
Sur les lćvres de la jeune fille sourit la gentillesse; 
Au dessus des champs ravagćs court une brusque bourrasque, 
Elle court aussi au dessus de la tombe ou git la jeune fille.) 
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Janko Kral' montre 1I'hóroisme de la jeune fille intrópide: le peuple se 
souvient de son courage. Son audace et son action sont presentćes par 
lauteur au premier plan: 

Nie priam bude dievky (On ne trouvera plus 
takej na doline. une telle fille en vallće. 
Moc dolu Liptovom Par Liptov va couler 
tym vytećie vody beaucoup d'eau 
kym sa taka dievka jusqu'a la naissance 
na doline zrodi. d'une telle fille en vallće. 
Nie priam Liptov vidi Liptov ne verra plus 
taku pannu driećnu — une jeune fille si belle — 
daj jej, mily Boże " Dieu, donne lui 
kde je, slavu većnu! la gloire ćternelle!) 

La fin de la ballade de Novomesky est une accusation des situations 
sociales contemporaines: 

Len to neviem: (Seulement je ne sais cela: 
prećo som musela Żit pourquoi ai-je dd vivre 
a prećo umierat', et pourquoi mourir.) 

(Naturellement, les auteurs, par la description de la chute des hćros 
immoraux, gardent une distance envers eux; ce qui est plus, ils accen- 
tuent cette distance par le motif de la mort, chatiment de leur vie immo- 
rale. On en deduit une legon morale.) 

Ces exemples dćmontrent que la subjectivitć du poete-narrateur, 
qui expose le sens de l'ćv6nement dócrit du point de vue des opinions 
et des idćes de l'epoque, constitue leur facteur determinant. Au cours 
de son ćvolution, la ballade change sa fonction et sa portće sociale; 
chaque ćpoque voit se cristalliser un nouveau type de ballade. On peut 
relever les traits communs et caractóristiques de la ballade uniquement 
par la confrontation de plusieurs types formós a diffóćrentes ćpoques; 
ils deviennent ainsi le point de dćpart a l'ćtude du processus d'ćvolution 
de la ballade. Si l'on ne prend pas ces traits communs et caractóristiques 
pour point de dćpart, il faudrait accepter un seul trait qui deviendrait 
alors critóre du «balladisme». Dómonstrons-le sur le personage du 
hćros de la ballade. Si lon gónćralise p. ex. lhćroisme de la bal- 
lade Dóvino hynuti (Le Dópórissement de la jeune fille) de Kuzmóny, 
le hóros «balladique» se prósenterait comme un homme qui supporte 
sa: destinće volontairement et sans opposition. Ce type de hóćros serait 
en contradiction avec l'hćroisme de la ballade Kriż a Giapka (La Croix 
et le bonnet) de Król, ou le hóros se róvolte contre les conventions 
et ou il se comporte activement. Il serait aussi en contradiction avec 
le hóros de la ballade sociale. Ainsi, on ne remarquerait que le cótć 
psychique du personnage et on considćrerait comme typiques pour la 
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ballade «la destinće», «la torture», «la rćvolte» ou un autre trait du 
hćros qui, en vćritć, n'est caractćristique que pour un certain type de 
ballade. Cela signifie que pour caractóriser le hćros de la ballade on 
ne peut pas prendre pour point de dćpart le cótć psychique des person- 
nages «balladiques» qui sont historiquement les plus limitćs et dans 
la cróation des quels s'applique le golt de I'Epoque ainsi que d'autres 
ćlements dćterminants, notamment I'influence de la littćrature et des 
modeles. 

On mentionne que le sentiment tragique de la vie est prósentć dans 
la ballade par un ćvćnement exceptionnel, et que l'accent y est mis sur 
les humeurs et les sentiments du poete ainsi que sur son attitude envers 
ce quwil dócrit. Le poete ne prósente son hćros que dans certaines 
situations caractóristiques, le plus souvent en activitć. Les motifs qui 
ont forme la situation du hćros par rapport aux ćvćnements extórieurs 
sont presentós premierement, puis vont les circonstances desquelles 
laction dćcoule, ensuite lćvolution du hćros et enfin les consćquences 
de la lutte de I'lhomme contre les obstacles, objectifs et fictifs. On ne 
rencontre presque nulle part la caractćristique et le portrait du hćros. 
Dans la ballade Devino hynuti (Dópćrissement de la jeune fille) de 
Kuzmóny par exemple nous savons seulement que l'hćroine «fait paitre le 
troupeau»; I'hćroine de la ballade Kriż a ćiapka (La Croix et le bonnet) 
de Król" est une fille simple, ce que I'on conclut uniquement d'apres la 
localisation de l'action. Dans la ballade Slużka (La Servante) de Novo- 
mesky les traits caractćristiques de l'hćroine ne sont exposćs que par 
la róflexion et l'attitude psychique du personnage. Le hćros «balladique» 
nest pas une force ou un facteur dćterminant I'action' comme c'est 
le cas dans les poemes ćpiques, mais son activitć est dćterminće par les 
«lois» de la destinće, par les conventions sociales ou par les relations 
ćconomiques et sociales; il n'est pas representant d'une classe, donc il 
n'est pas un type littóraire qui gónćraliserait certains traits caractóris- 
tiques de la socićtć; c'est un individue qui rencontre des obstacles 
insurmontables. De meme son attitude envers la vie et le monde 
surnaturel est celle d'un individu et non d'un reprćsentant d'un groupe 
ou d'une classe sociale. C'est ainsi que le hćros se manifeste dans un 
ćvónement prósentć (dans le plan idóologique et artistique, un seul type 
est le caractere de l'ćv6nement «balladique». Dans Ićvolution de notre 
sant a certains problemes de l'ćpoque). 

En connexion avec le hćros de la ballade on cherche a savoir quel 
est le caractere de l'ćvćnement «balladique». Dans l'ćvolution de notre 
ballade, on voit que le sentiment tragique de la vie est prćsentć au 
moyen d'un theme fantastique ou d'un ćvćnement rćel; on voit qu'une 
fois c'est la force de la destinóće qui est exposće, une autre fois — 
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la dćsillusion du róve et de la rćalitć ou bien la lutte vaine de I' homme 
contre les conventions sociales. On a dit que le hćros n'est pas porteur 
de nombreux traits caractćristiques de l'ćpoque; on peut dire alors 
qu'un ćvćnement «balladique» n'est pas typique en son caractóre. Les 
humeurs et les sentiments du poete, motivćs par son attitude envers les 
problemes de l'ćpoque, sont prósentćs au moyen des ćvćnements et des 
actions hćroiques. D'un cótć, une ballade voudrait dócrire la rćalitć 
de la vie, de I'autre, I'expliquer suggestivement dans des termes sym- 
boliques. Cela signifie qu'il s'agit de la concentration du conflit principal 
dans la pointe dramatique d'un ćvćnement et de la classification de 
lóćvćnement dans le cadre de relations gónćralisantes les plus larges. 
Ainsi, soit plusieurs facteurs — p. ex. des digressions de l'auteur, des 
refrains, des contrastes, des rćflexions qui forment le «second plan», 
relativement indćpendant dans le cadre de I'action balladique — soit 
une «laconique» ćnonciation agissant suggestivement par la concentra- 
tion sur le conflit principal 7, contribuent a la construction de la ballade. 

Dans notre cas, il ne sagit pas des formes «nettes» de I'action «bal- 
ladique», mais il faut avoir en vue l'existence des tendances deja citóes. 
Pour un ćvćnement «balladique» I'activitć et les destinćes humaines 
sont principales, l'individu est devenu victime des «pouvoirs supórieurs», 
du jeu impitoyable de la destinće, d'une illusion ou des situations 
objectives sociales. Alors la base d'un ćvćnement est un conflit entre 
le subjectif (actions et idćes du hćros) et I'objectif (c'est ce qui est un 
obstacle invincible pour le hćros). Au fond de ce conflit principal se 
dćveloppe une action qui, selon les ballades, prend des formes dif- 
fćrentes. Ainsi dans la ballade dćja citóe de Kuzmóny les suites de la 
souffrance de la jeune fille apres la mort de son amant sont reprósentćes 
comme le sont successivement, dans la ballade de Król, les causes et les 
consćquences de l'ćvćnement tragique. Dans la ballade de Novomesky, 
la raison et la consćquence d'un óćvćnement tragique ne sont pas au 
meme plan, mais dans les relations dialectiques. Cela signifie qu'il est 
assez difficile de determiner le progres de la motivation d'une ballade, 
meme si l'on respecte la validitć de certaines constatations, comme p. ex. 
Vinclinaison rapide au but de l'action$ ou le rapport des «sentiments» 
subjectifs a l'ćvćnement reprćsentć 9. Naturellement, lorsqu'il s'agit des 

TZgorzelski, L'Introduction a Ballada polska, p. XIX. 
8F. W. Neuman, Geschichte der russischen Ballade, Kónigsberg 1937, p. 6. 
9 Ayant pris pour point de dćpart cette relation M. Hysek a esquissć dans 

lótude sur les ćchos de Biirger dans la littórature tcheque («Listy filologickó» 
1908) une sorte de schóma de la ballade: «Tout d'abord on dócrit les lieux et 
les sentiments de chacun s*y rendant, puis on raconte I'evćnement qui s*y est 
passć et qui est le motif de cette humeur, et enfin le poete revient au dóbut — 
par consćquent la forme 4; + B + As» (pp. 111-112). 
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relations du poete avec ce qu'il veut dćcrire, on peut constater quelques 
rógularitćs exactes. L'6vćnement dans la ballade a le caractere fictive- 
ment rćel, d'apres Hegel, il s'agit de la «rćalitć» touchant la subjectivite 
du poete. Celui-ci fait, par beaucoup de moyens, des efforts afin de 
donner l'impression que l'ćvćnement reprćsentć s'est vraiment rćalisć. 
Il y parvient par la description du milieu, par Tactivitć du hćros, et par 
consćquent les ćvćnements des lógendes folkloriques et du monde fan- 
tastique ont une forme «plus rćele». Cette intention du poete apparait 
des le premiers vers 

Kuzmany: 
L'ubil suhaj dóvće, neź mu ho ne dali; 
pożel śuhaj svótem, v svćtć ho zajali. 

(Le gars aimait la fille, mais ne l'a pas recue, 
Le gars partit par le monde, qui le retint captif.) 

Król: 
V dedine na kopci (Dans un village, sur la colline 
na tom vyśnom konci tout au bout la-haut 
ziśli sa dievćata se rencontraient des jeunes filles, 
ziśli sa paholci... se rencontraient des garcons...) 

Novomesky: 
Ja (Moi 

Furko Mória Furko Maria 
priśla som s mnohymi na svet, je suis venue au monde avec plusieurs 
aby sme ŹŻalovali... pour que nous accusions...) 

L'impression de «l'ćvćnement vrai» est ćveillóe móme par des des- 
criptions extćrieures crćant l'ambiance dans laquelle I'ćvćnement se 
passe. Dans l'expression mótaphorique, il ne s'agit pas tellement de la 
polysćmie de la signification, mais de tous les moyens subordonnćs 
a Pidće principale. Meme les expressions sont en connexion avec I'ćv6- 
nement et soulignent son tragique. Apres, dans une ballade, entre des 
rćflexions et des digressions de I'auteur et la description de l'action 
n'existent pas des diffćrences tres larges; il faut des facteurs afin de 
relever le tragique encore plus, comme on peut le remarquer dans la 
ballade Kriż a ćiapka (La Croix et le bonnet) de Krav: 

Okolo kozuba Au coin du feu 
ak v podzemnom sklepe et comme dans la cave sous terre 
«Daj mój krfź i Giapku!» «Donne-moi ma croix et mon bonnet!» 
uż rok ć0 noc trepe. on I” entend depuis un an chaque nuit. 
«Daj mój kriź i ćiapku! «Donne-moi ma croix et mon bonnet! 
Tys mi ich nedala — ce n' est pas toi qui me les a donnćs — 
postav ich na miesto, mets les au meme lieu, 
skadial' si ich vzala!» d'ou tu les avais pris!» 
Po celej dedine ..].11.. Dans tout le village 



vśetko smutok nosi, 
nadarmo o pomoc 
dievka nebo prosi. 
Po celej dedine 
smutne idu hlasy: 
«Uź spadla ta Mara 
z tej podivnej krósy. 
UŻ je to dievća het 
ćo bolo ak' ten kvet — 
naćo su viac priadky 
pre smutne ćeliadky! 
Naćo viac prekvita 
ta hora zelena, 
ked' ona vyzera 
sta haluz zlomena! 
Naćo ten potóćik 
po dedine beżźi, 
ked' ona nevstava 
ale vźdy len leż(!» 
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chacun est en deuil, 
la jeune fille demande en vain 
Vaide du ciel. 
Dans tout le village 
on peut entendre: 
«La beautć de Mara 
est finie. 
Cette fille qui etait 
comme une fleur est perdue — 
la jeunesse ne fera plus 
de filage! 
A quoi fleurit 
le bois vert, 
quand la fille est 
comme un rameau cassć! 
A quoi coule le petit ruisseau 
a travers le village, 
quand la fille ne se lćve pas, 
mais reste toujours couchee!» 

Le fragment de la ballade de Kral', meme s'il est typique, ne saisit 
qu'une position du narrateur. Celui de la ballade de Kuzmśny s'ćloigne 
de l'ćvćnement, il fait des efforts afin d/'objectiver ce qu'il dit, en 
concentrant lóćvćnement sur les lieux «importants» de la ballade. Dans 
le poeme de Novomesky, le narrateur s'identifie avec le hóros de la 
ballade, les images et les sentiments sont ceux du narrateur et «l'objec- 
tivitó» se manifeste seulement dans la description des conflits typiques 
pour une certaine ćpoque. 

Le narrateur a une place importante dans la ballade, sa position 
dćtermine le caractere de la ballade. Le narrateur est soit personnel- 
lement intćressć a l'6óvóćnement — il vit tout, soit il est observateur, 
commentateur et, en voulant objectiver les ćvónements, il s'ćloigne 
d'eux. Naturellement, ici aussi on peut remarquer une tension entre 
«vivre» et «objectiver»; dans certains cas la ballade est construite de 
dialogues, la personne du narrateur disparait; une autre fois, surtout 
dans les monologues, le narrateur est identifić avec le heros de la 
ballade "0, 

II est naturel, ensuite, que la tension fabuleuse, se trouvant dans 
chaque ballade, soit dópendante de la «forme» du rócit. Cette tension 
se manifeste clairement non seulement au dóbut ou comble des conflits 
de I'action, mais aussi dans l'application des images poetiques (comme 
p. ex. c'est le cas dans la pointe des ballades qui n'est pas seulement 
 

»C. Zgorzelski, Le Dynamisme de la ballade comme genre littóraire, 
Warszawa 1961. 
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dans une action, mais aussi, souvent, dans le symbolisme des ćvóćnements 
ainsi que dans leur apprćciation suggestive et gónćralisante). Cela signifie 
que le choix de moyens expressifs est assez arbitraire, on pourrait noter 
ćgalement un certain schóma: tout d'abord, par le symbolisme, sont 
representós l'ćtat d'ame du hćros et le signe de quelque chose d'inat- 
tendu, puis c'est le conflit presentć sous la forme d'un dialogue ou d'un 
monologue, et enfin la souffrance et la perte qui apparaissent non 
seulement en conclusion de action, mais dans la forme symbolique; 
c'est la lutte de lindividu contre le «pouvoir supórieur» qui, souvent, 
prend sa source dans les contradictions sociales concretes. Quand on 
parle des moyens expressifs qui sont tres employćs et qui, souvent, sont 
considćrćs comme caractóristiques, on a conscience qu'une ballade, au 
cours de son ćvolution, obtient des images et des conversions constantes 
comme, par exemple, la description d'une humeur triste par le dócor 
d'une nuit, par les nuages, l'orage, la bourrasque, le vol des oiseaux, 
le hurlement des bótes sauvages, etc... Ces images et ces conversions 
par lesquelles sont exprimćes le jeu de la destinće ou V'activite instinctive 
du hćros, le pouvoir mystórieux de la nature ou les dósillusions du 
r6ve et de la róalitć, le spectre de l'inattendu ou du tragique, donnent 
limpression de quelque chose de «balladique»; par cela on peut expli- 
quer p. ex. pourquoi quelques poemes lyriques de notre ćpcque ont 
le titre de «ballade» et parfois aussi la prose — un ton «balladique». 

Quand on veut connaitre les traits caractćristiques de la ballade 
slovaque, on s'oriente vers ce qui est góćnćral dans une balliade pour 
suivre son ćvolution, ainsi que son effet idćologique et social. Ces traits 
caractóristiques sont compris uniquement comme le point de dóćpart pour 
une recherche sur la ballade dans un stade concret de son ćvolution, et 
ceci parce qu'on a conscience qu'ils ne sont pas tous pareillement reprć- 
sentós a chaque ćpoque !!. On se rend compte que certains traits ont 
une signification diffćrente selon les ćpoques historiques, quand il s'agit 
p. ex. de la comprehension diffóćrente de la tragódie ou de la fonction 
du hóćros dans la ballade. De meme, l'application du meme symbolisme 
A diverses ćpoques de l'ćvolution littóraire a un sens diffćrent et on 
l'apprócie selon les avis et les idćes de l'ćpoque. Dans un processus de 
l'ćvolution cristallisant, la ballade apparait le dćplacement hićrarchique 
de certains facteurs structurels. Bien que dans l'ćvolution «balladique» 
plusieurs traits agissant a Iepoque prócedente restent presque sans 
changement, laccent est posć sur certains traits qualitativement dif- 
fórents des schómas utilisós, ce qui change le caractere de la ballade *?. 

i Q. Królik, K poetice balady, Kytice 1945—1946, p. 328. 
12 Steffen Steffensen voit la supćrioritć de Schiller en ce qwil m'a pas ćcrit 

(a Vopposć de Biirger) ies ballades de la position de «chanteur du peuple», mais 
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Naturellement, le type qualitativement different n'est pas une nógation 
totale de lóćvolution prócćdente; dans la plupart des cas, il s'agit seu- 
łement d'une recherche de nouvelles possibilitćs afin de se «rendre 
maitre» du genre de la ballade. Puisque les traits principaux de la 
structure survivent malgrć les diffćrents changements pendant toute 
levolution de la ballade, certains d'eux se laissent remarquer móEme 
dans la forme parodique de la ballade 3. 

Ces modifications sont aussi dćterminantes pour laction et le hóros. 
Il faut les considerer en connexion avec les autres facteurs structurels 
d'une ballade pour connaitre dans quelle mesure elles prennent part a sa 
construction, si elles sont dóterminantes ou subordonnećes aux autres 
facteurs, selon le dessein de l'auteur ou les conventions de I'Epoque. 
C'est un processus compliquć parce que la reprćsentation du sentiment 
tragique de la vie, qui est caractóristique pour les ballades de chaque 
ćpoque, est motivee diffóremment selon les ćpoques, elle a un sens et 
une validitć diffóćrents. On doit prendre en consideration le point de vue 
selon lequel est apprócie l6ćvenement ainsi que son caractere pour 
remarquer que dans la littórature de la Renaissance la thóse de la 
subordination a des principes supćrieurs de la vćritć et du bien etait 
accentuće, dans le romantisme c'etait la contradiction entre le róve 
et la rćalitćó qui ćtait surexposće, dans le rćalisme la tragódie €tait 
unies avec les evćnements concrets et la ballade fixait l'attention sur 
les antagonismes de classes. Naturellement, en connexion avec la fonction 
sociale de la ballade il faut souligner que cette derniere apparait surtout 
entre deux ćpoques, quand la nouvelle idćologie est en contradiction 
avec l'idóologie encore dominante. 

qu'il a fait des efforts pour imaginer les situations en reprósentant ce qui est 
typique et commun pour les destinćóes humaines. Les ballades de Schiller sont 
caractóristiques par leur dramatisme; ce sont des petites formes ćpiques; leur 
composition est simple, les persoanages qui y jouent leur róle sont peu nom- 
breux, laction est concentróe sur un seul d'entre cux; elle coule vite vers une 
fin inattendue et «violente». L'accent y est mis sur les motifs et traits qui sont 
principaux pour un ćvónement «balladique» (S. Steffensen, Schiller und die 
Ballade. Stofje, Formen, Strukturen, Miinchen 1912, pp. 255-259, Studien zur deut- 
schen Literatur). 

3 C'est justement dans la parodie des anciennes ballades que certains traits 
caractóristiques ont ćtć fixć traits communs A la ballade au cours de toute son 
evolution. Ces parodies montrent dans quelles situations se trouvent le hóros, 
laction et le narrateur. La parodie d'un type classique de la ballade est une des 
possibilitćs de son óćvolution ulterieure, parce que, comme l'explique Karl Riha, 
Vóevolution de la ballade comme genre litteraire a cesse A la fin du XIXEe siecle 
et maintenant se forment des genres ou le «balladisme» a un aspect nouveau 
(K. Riha, Moritat Song Bunkelsang. Zur Geschichte der modernen Ballade, Gót- 
tingen 1965, pp. 1-14). 
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On a fixć Iattention seulement sur certains facteurs structurels de 
la ballade en ayant pris comme point de dćpart le classement des genres 
chez Hegel, on a fait des efforts pour ćclaircir la relation d'un facteur 
subjectif a l'objet de la ballade qui se manifeste par le choix du theme, 
par la personne du hćros, par le caracteóre et la motivation d'un óćv6- 
nement tragique. On constate que móme des facteurs nettement ćpiques, 
comme le hćros et l'action «balladique», dans le contexte d'une ballade, 
sont pour la plupart des facteurs relatifs, subordonnećs a I'ćlóment et 
au «personnage» du poećte-narrateur. Puis que le «principe» qui est le 
point de dćpart pour l'auteur n'est pas la rćalitć, mais la rćalitć adaptće, 
c'est pourquoi la forme ćpique agit dans un «milieu lyrique». Naturel- 
lement, par cette dólimitation on ne peut exclure I'existence des autres 
ćlćments qui dans Il'histoire et dans la thćorie de la littórature ćtaient 
considćrćs comme caractćristiques d'une ballade (I'humeur sombre, le 
dramatisme, la rćpćtition des motifs dans les refrains, l'existence de 
motifs fantastiques, le dialogue, la forme laconique du rócit, etc.). 
Seulement, ces ćlćments ne sont pas du premier plan. L'auteur les 
a choisis d'apres ce qu'il a voulu accentuer dans sa ballade; alors ce 
sont des facteurs de composition. On peut les suivre sur le plan d'une 
ballade conerete ou d'un groupe de ballades d'une certaine ćpoque ot 
il y a un certain ćlóćment par lequel l'auteur veut exprimer son attitude 
envers les ćvćnements. La móthode selon laquelle ces ćlóćments sont 
appliqućs est conditionnće par le gońt de I'ćpoque et la puissance 
crćatrice de I'auteur; au cours de I'ćvolution historique de la ballade 
on peut remarquer quels ćlćments y entrent lesquels sont dominants 
dans les relations historiques concrótes, et aussi comment ils 
disparaissent ou comment ils obtiennent un nouveau contenu dans des 
conditions nouvelles. De telles modifications du caractóre de I'ćv6nement 
et du hćros apparaissent dans le cadre structurel de la ballade. 

Traduit du slovaque par Sonja et Jean-Jacques Lavenac 

ZDARZENIE I BOHATER W BALLADZIE 

STRESZCZENIE 

W badaniach nad balladą punktem wyjścia jest stale stwierdzenie Goethego 
o koegzystencji liryczności, epiczności i dramatyczności. Poszczególni badacze 
usiłują dociec, w jaki sposób elementy te są współzależne i w jakich korelacjach 
występują. Przede wszystkim jednak chodzi o określenie funkcji liryczności, 
epiczności i dramatyczności względem „przedmiotu” ballady, na co zwrócił uwagę 
już Hegel, twórca nowoczesnej estetyki, którego wnioski (w określonych mody- 
fikacjach) zachowały do dziś aktualność. Wychodził on z założenia, że treść ballady 
jest epicka, podczas gdy jej przetworzenie jest liryczne. Obecność akcji i narracji 
w balladzie zdają się świadczyć o tym, że mamy do czynienia z gatunkiem epic- 
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kim, ale podstawą, z której wychodzi pocta. jest już nie rzeczywistość, ale jedy- 
nie rzeczywistość „dotycząca” podmiotu poety. Tak więc, według Hegla, poeta 
usiłuje w taki sposób stworzyć nastrój odpowiadający jego duchowym stanom, 
aby nastrój ten znalazł rezonans także u słuchacza. Tworzenie nastroju poprzez 
subiektywny opis zdarzeń i odczuć w sposób oczywisty podkreśla liryczny charak- 
ter ballady. 

Do powyższych twierdzeń Hegla nawiązują najnowsze badania teoretyczne. 
I tak na przykład Kate Hamburger charakteryzuje balladę jako formę epicką 
w „lirycznej przestrzeni”. Co prawda, często w badaniu procesu rozwojowego 
ballady, zwłaszcza jeśli chodzi o stosunek do innych gatunków, należy zwrócić 
uwagę bardziej na epicką stronę ballady — jak to uczynił Wolfgang Kayser 
w książce Geschichte der deutschen Balladen (1936) — z tym jednak, że punkt 
ciężkości winien spoczywać na subiektywnej lirycznej wypowiedzi. W balladzie 
chodzi mianowicie o różnorodne modyfikacje formy epickiej w „lirycznej prze- 
strzeni”. Epicka podstawa jest nasycona lirycznym obrazem tajemniczości świata 
i tragicznych perspektyw człowieka. Oznacza to, że w motywacji ballady wystę- 
pują oznaki liryczności (przynależne tu z racji swej funkcji), a regulatorem w wy- 
borze lirycznych, a także dramatycznych elementów jest oczywiście charakter 
obrazowanej rzeczywistości lub zamiar stworzenia określonego typu ballady. 
W pewnym sensie można mówić o ich „ukierunkowującej” koegzystencji, a to 
przede wszystkim dlatego, że w różnych odmianach i w różnym stopniu biorą 
udział w kształtowaniu tematu (słow.: sujetovd vystavba) elementy typowo lirycz- 
ne ewentualnie dramatyczne. 

Wyznacznikami kierunku są w przeważającej mierze właśnie zdarzenie balla- 
dowe i balladowy bohater. Na przykładzie ballady słowackiej z różnych jej sta- 
diów rozwojowych (preromantycznej Karola Kuzmaniego, romantycznej Janka 
Krala i społecznej Laca Novomeskiego) staramy się ukazać, jaką funkcję ma 
zdarzenie i bohater w rozwoju ballady jako takiej i jako gatunku literackiego. 
Nie chodzi tutaj tylko o zmienność w ramach epoki, o obiektywne czy subiek- 
tywne determinanty, które mają wpływ na charakter balladowego wydarzenia 
i bohatera, ale także o ich miejsce w ramach balladowej struktury. Jest więc 
oczywiste, że wzajemne stosunki i zależności konstatujemy zarówno w planie 
diachronii, jak i synchronii (przy czym uświadamiamy sobie, że nie chodzi o ja- 
kieś przeciwstawne elementy, ale o elementy „egzystencjalnie” wprost powią- 
zane). . 

Dla balladowej akcji charakterystyczne jest także zobrazowanie tragizmu życia 
na tle zdarzenia wyjątkowego, przy tym jednak wszędzie w sposób widoczny 
reprezentowany jest podmiot poety. Przejawia się to wyraźnie w samym wyborze 
tematu i w motywacji akcji, gdzie historyczne uwarunkowanie jest szczególnie 
charakterystyczne. I tak na przykład w początkowej fazie baliady epoki odrodze- 
nia narodowego temat bywa zaczerpnięty najczęściej z realnego życia, przeważa 
tendencja bezpośredniego podawania zdarzenia, przy czym jednak w interpretacji 
zdarzenia — pod wpływem poglądowej orientacji, a także dlatego że zdarzenie 
przestaje być przedmiotem „subiektywnego” zainteresowania autora — przeważa 
jednoznacznie moralizujący patos. W przeciwieństwie do tego ballada romantyczna, 
czerpiąca motywy z twórczości ludowej — w większości z wydarzeń fantastycz- 
nych — jakby celowo oddalająca się od konkretnego życia, właśnie dlatego że 
kształtuje rzeczywistość w płaszczyznach symbolicznych, mówi o subiektywnych 
odczuciach człowieka swojej epoki często więcej i w sposób bardziej bezpośredni 
niż jakikolwiek inny gatunek. 
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Zdarzenia w balladzie nie mają charakteru ogólnego ani typowego, jednak 
odczucia, jakie wywołują, mają charakter uogólniający. Przygoda w balladzie ma 
charakter fikcyjnie realnego zdarzenia, poeta usiłuje stworzyć iluzję „prawdzi- 
wości” zdarzenia (i to na przekór temu, że często używa fantastycznych wątków, 
gdzie ,„realność” przesuwa się do symbolizującego podtekstu). Mówiąc po heglow- 
sku, chodzi o rzeczywistość „dotyczącą” podmiotu poety, co jasno uwidacznia się 
w wyborze zdarzeń, w tworzeniu balladowej atmosfery, w nastrojach i uczuciach, 
w motywacji i postępowaniu bohaterów. 

Również bohater ballady w każdej epoce inaczej reaguje na zdarzenia; widocz- 
na jest tu zależność od poglądów danej epoki, jej koncepcji i gustów. Nie chodzi 
jednak tylko o historyczne uwarunkowanie. Charakter i postępowanie bohatera 
w znacznej mierze są uwarunkowane „przedmiotem” ballady: inaczej reaguje on, 
gdy w sposób jednoznaczny podlega działaniu losu, inaczej wtedy, gdy usiłuje 
walczyć z przeszkodami, które spotyka na drodze. Oczywiście decydującym czyn- 
nikiem w tworzeniu i kształtowaniu balladowego bohatera i zdarzenia jest nar- 
rator, przy czym uświadamiamy sobie, że w rozwoju ballady ważną rolę odgrywa 
czynnik ideowy, obiektywne determinanty społeczne, gust estetyczny twórcy 
i wzory, do których ballada nawiązywała. 

Postawa bohatera, który najwyraźniej reprezentuje poglądy i uczucia epoki, 
wchodzi w konflikt z tym, co przeciwstawia się rozwojowi jego osobowości i rea- 
lizacji jego zamierzeń, W tym konflikcie z przeszkodami (przeszkody w większości 
wypadków są nie do przezwyciężenia) bohater ponosi ciężkie ofiary. Zazwyczaj 
upada pod brzemieniem zasadzek, przy czym stosunek autora przejawia się 
w przerysowaniu charakteru indywidualnego, ba — wyjątkowego losu. Ponieważ 
bohater ballady nie jest reprezentantem szerszego kolektywu, a więc typem uogól- 
niającym poszczególne rysy charakteru — jest jednostką, która stoi oko w oko 
z nieprzezwyciężoną przeszkodą. Także jego stosunek do życia i otaczającego świa- 
ta, do świata nadprzyrodzonego jest stosunkiem jednostki, a nie reprezentanta 
określonej grupy społecznej czy klasy. Postępowanie jego określają „wyższe pra- 
wa” losu, konwencja społeczna lub stosunki ekonomiczno-społeczne. (To oczywiście 
nie oznacza, że na tle losu jednostkowego nie unaoczniają się problemy o szer- 
szym zasięsu społecznym). > 

W rozwoju ballady słowackiej obserwujemy, że poczucie tragizmu życia jest 
przedstawione w świecie realnym i nierealnym, że raz na plan pierwszy wysuwa 
się los, kiedy indziej odarcie marzeń i rzeczywistości z iluzji, wreszcie daremna 
walka człowieka przeciwko konwencji społecznej. Na tle „nietypowej” sytuacji 
i czynów „nietypowego” bohatera powstaje obraz uogólniający uczucia i nastroje. 
Ballada jest nastawiona z jednej strony na uchwycenie „realności”, z drugiej na 
sugestywne wyrażenie zdarzenia w płaszczyznach symbolicznych. Oznacza to, że 
chodzi o skoncentrowanie się na głównym konflikcie, o dramatyczne puentowanie 
zdarzenia w szerszych relacjach uogólniających. W ten sposób w konstrukcji bal- 
lady albo bierze udział większa ilość elementów (oprócz właściwego zdarzenia są 
to na przykład: użycie dygresji odautorskich, refrenów, kontrastów, refleksji, przez 
co powstaje drugi plan, relatywnie samodzielny w ramach akcji ballady), albo 
jest to skoncentrowana „wypowiedź lakoniczna”, oddziaływająca sugestywnie po- 
przez skoncentrowanie się na głównym konflikcie. 

Należy jeszcze przypomnieć, że w procesie krystalizacyjnym ballady następuje 
przesunięcie hierarchii poszczególnych elementów balladowej struktury, co można 
dobrze śledzić zarówno w płaszczyźnie balladowego zdarzenia, jak i bohatera: 
Chociaż częstokroć w rozwoju ballady wiele charakterystycznych cech wykazuje 
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trwałość i przechodzi bez większych zmian z epoki na epokę, jednak przez to, 
że nacisk pada na określone elementy, jakościowo różne od używanych schematów, 
zmienia się jakościowo charakter ballady w ogóle. Oczywiście, jakościowo inny 
typ ballady nie jest zupełnym zaprzeczeniem dotychczasowego rozwoju, w więk- 
szości wypadków chodzi tylko o szukanie innych możliwości w traktowaniu ga- 
tunku ballady. Ponieważ zasadnicze elementy balladowej struktury w różnych 
odmianach trwają w całym rozwoju ballady, są zauważalne nawet wtedy, kiedy 
ballada nabiera wyraźnie parodystycznego charakteru. 

Przełożył Jacek Baluch 

1 — „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. X, z. 1 


