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ELEMENTS D'ANALYSE D'UNE THEORIE SOCIOLOGIQUE 
DE LA NOUVELLE EUROPEENNE AU XX" SIECLE 

Ne nous y trompons pas: Fidće de genre a jouć maints mauvais tours aux 
critiques! On ne se rappelle que trop un certain ćvolutionnisme organique et chi- 
mćrique', on se rappelle peut-Etre moins les discussions oiseuses d'un grand con- 
gres de Lyon sur les genres?. N'empćche que I'anecdote qu'en a rapportće Jean 
Pommier est significative. Ne vit-on pas plusieurs congressistes d'alors remonter 
au Moyen Age, examiner si le genre próexiste aux individus, s'il n'est «qu'une ab- 
straction»... et «devant ce dćbordement de scolastique» le vice-prćsident Paul 
Van Tieghem fut «obligć de rappeler I'ordonnance de 1475 par laquelle Louis XI 
enjoignit aux rćalistes et aux nominalistes de clore leur dispute »* 

Un excellent comparatiste francais a encore tres recemment ćcrit que «l'ćtude 
synthótique des genres littćraires A I'ćchelle de plusieurs littćratures, couramment 
pratiquće en Allemagne et aux Etats-Unis, na pour ainsi dire jamais ćtć tentće 
en France par crainte sans doute de ses deux ćcueils: inventaires et rósumćs fasti- 
dieux, ou au contraire gćnćralitćs abstraites ne reposant que sur un maniement arbi- 
traire des concepts»*. 

A vrai dire, nous prenons tres A coeur les revers de la recherche et les con- 
signes de prudence. Nous ne pensons pas qu'une poćtique fondće sur des a priori 
ni qu'une large monographie, monotone ou non, mais nócessairement partielle, 
soient des methodes viables. 

Cependant — passant A notre champ de róflexion — notons qu'il existe une 
prose d'imagination plus courte que le roman.IIl faut, de plus, prendre 

i La tentative de Brunetiere. 
2 Le dernier congrćs international de littćrature comparće avant la guerre. 
3 J. Pommier, L'Idće de genre, [dans:] Conference A LENS, 1945, p. 46. 
* A. Rousseau, Vingt ans de littćrature comparće en France, <lnformation littćraire», nov. 

1969. 
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note des dćnominations — nombreuses — qui le distinguent du roman ainsi que 
de tres nombreuses tentatives de dćfinition par les dictionnaires, les critiques 
et les auteurs eux-mEmes. L'existence du genre de la nouvelle est un fait historique. 
II semble en outre dćborder les cadres de la littćrature, et dćnoter toute une culture 
— 4 en croire Renć Etiemble — qui a prócisć: «Dans I'extreme confusion des va- 
leurs, qui est notre lot, et qui n'a pas lieu de nous dćconcerter, nous qui avons con- 
science d'assister A l' une des plus grandes rćvolutions de I'histoire, ce dont nous 
aurions besoin notamment et ce que peut contribuer A nous fournir la littćrature 
comparće, c'est une esthćtique des genres. A cette fin rien ne serait aujourd'hui plus 
profitable que I'ćtude comparće, d'un point de vue historique, sociologique, des 
genres littćraires les plus importants, aujourd'hui, et, ce dans le plus grand 
nombre possible de civilisations; que ces genres, que ces civilisations, aient eu ou 
non des rapports de fait»*. 

Sans afficher un optimisme aussi serein que I"ćminent maitre de la Sorbonne, 
mais suivant la meme dćmarche: cheminant de la littćrature comparće vers la lit- 
tćrature gćnćrale, ayant le m6me penchanta relier le comparatisme A une 
vue globale (sociologique et historique) de IFexistence humaine, nous vou- 
drions limiter nos comparaisons dans I'espace et le temps (quitte A laisser A d'au- 
tres la tache d'ćlargir un jour ces cadres). 

Notre projet vise I Europe entre 1900 et 1945. L'Europe, car dćja les dćnomi- 
nations, novella, Novelle, nouvelle, Erzdhlung, novelet, conte, short story, Kurzge- 
schichte etc., ainsi que leurs connotations posent de multiples problemes, que nous 
ne ferions probablement que rendre insolubles en y melant les noms et concepts 
peut-6tre apparentes d'autres cultures. Nous avons choisi la pćriode 1900 a 1945, 
en acceptant deux mises-en-garde, celle de M. Escarpit qui a montrć que trente 
ans seulement aprćs la disparition d'un ćcrivain on est fixć sur sa gloireŚ (et di- 
sons, par extension, que la meme distance s'applique 4 une oeuvre), et celle du «for- 
maliste» russe G. Tynianov qui a ćtabli qu'on ne parle pas impunćment d'un phć- 
nomene littćraire quelconque en dehors du systeme — toujours temporel — au- 
quel il appartient”. 

En reprenant A notre compte la notion de gćnćration dćveloppće par A. Thi- 
baudet, A. Peyre, J. Pommier et R. Escarpit* et en la modifiant lśgerement, nous 

* R. Etiemble, Histoire des genres et littórature comparee, [dans:] Acta litteraria, Budapest 
1962, p. 205. 

6 Cf. Sociologie de la littćrature, Paris, P. U. F. 
7 Dans De Evolution littćraire, [in:] Theorie de la littćrature, Seuil 1965, p. 128) Tynianov 

ćcrit: «Le roman historique de Tolstoi entre en corrćlation non pas avec le roman historique de 
Zagoskine, mais avec la prose qui lui est contemporaine. — A strictement parler, on ne considere 
jamais les phćnomenes littćraires hors de leurs corrćlations». 

8 A. Thibaudet, Histoire de la littćrature francaise de 1789 a nos jours; A. Peyre, Les Genć- 
rations littćraires; J. Pommier, Ł' Idće de gćenćration; Simon, Histoire de la littórature francaise 
au XX€ siecle; R. Escarpit, Sociologie de la littćrature. 
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voudrions parler de vagues d'crivains qui accedent 4 la scene dans des póriodes 
de dćtente ou d'affaissement social, montent en consolidant leurs positions, se 
fixent lors du raidissement des structures publiques, bloquent Facces A la vague 
suivante. Leur accession au pouvoir littćraire depend donc non pas de leur «age 
d'expression», mais de facteurs socio-politiques. En France, par exemple, 1900, 
dćtente la plus complete depuis 1870 — Morand I'a magistralement ćvoquće? — 
voit dćferler une vague bien diffćrenciće, que composent P.-J. Toulet, łes Rosny, 
Rolland, Huysmans, Pćguy, Rćmy de Gourmont — laquelle n'a pas encore entić- 
rement recouverte les Barres et les France, voire les Zola. Tandis que se próparent 
les Apollinaire et les Larbaud, les Claudel, Gide et Valery. 

Dans ła mesure ou l'expćrience historique europćenne est commu- 
ne, de meme que le coniexte social — on pourrait ćtendre la notion. 
Bien entendu, il ne sera pas question pour nous d'identifier de «gćnćrations de 
nouvellistes», mais simplement de distinguer les auteurs de nouvelles 
dans les rangs des vagues d'auieurs europćens! 

Quoique il soit difficile d'anticiper sur des analyses comparćes prćcises, ił est 
vraisemblable que 1917 (Fespoir de paix assez gćnćrale, surtout sur de Continent), 
1932, Fambiance noire de la dćpression ćconomique predominante, puis 1943, 
PFesprit de la Rćsistance et d'une morale nouvelle une fois rópandu, sont les pla- 
tes-formes de dćpart des ćquipes europćennes nouvelles. I! s'agira d'envisager la 
production de nouvelles, son importance, son caractóre, sa valeur A Fintćrieur 
móme de ces cadres. 

II 

Une fois I'intćret relevć, le sujet, le champ de recherche identifićs, dólimitós 
et articulćs, nous nous proposons de recenser la population de conteurs et leur 
production. 

C'est ici que le danger de verser dans la monographie monotone devient immi- 
nent. Or, des mćthodes empruntćes aux sciences sociales peuvent nous tirer d'af- 
faire. 

Si nous allions dćpouiller recueils, revues (rien qu'en France on les compte 
par centaines puisqu'il est dans la nature des revues littćraires de se multiplier par 
scissiparitć ou de renaitre, apres rćpit, sous une ćgide diffćrente) et quotidiens, 
nous serions condamnćs 4 un travail de Sisyphe. La mćthode d'ćchantillonnage 
statistique repróćsentative nous permet des raccourcis utiles et relativement 
rapides. Par exemple: il y a en France 83 journaux d'intćret national dans notre 
pćriode (chifire ćtabli par mes recherches A partir d'une liste dactylographiće de 
la Bibliotheque Nationale, salle des pćriodiques). Pour savoir la place qu'occupe 
le rćcit court dans les journaux, il suffit de les examiner selon deux formułes con- 
sćcutives. Une premiere ne tiendrait pas compte des tirages et renseignerait sur la 

> P. Morand, /900, Grasset. 
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fróquence des nouvelles publićes dans la presse quotidienne, une autre tiendrait 
comte du tirage (ou A dćfaut, de la consommation de papier de la presse nationa- 
lement importante) et renseignerait sur la diffusion (Fextension de la lecture) des 
nouvelles'. 

Bien entendu des observations descriptives peuvent complćter, nuancer 
et dans une certaine mesure próciser I'image. Ainsi par exemple des constatations 
d'historiens de la presse nous seront trćs utiles pour caractćriser les journaux qui 
publient des nouvelles ou des contes et peuvent meme influencer nos chiffres dćfi- 
nitifs de diffusion, car certains journaux passent par plus de mains que d'autres. 

La móthode d'ćchantillonnage peut sappliquer au dćpouillement des cata- 
logues d'ćditeurs, pour recenser les recueils. Quoique la difficultć puisse sur- 
gir que le genre n'est pas indiquć, le recoupement par des bibliographies qui indi- 
quent le genre rend le travail possible. Et enfin, le mćme procćde s'applique aux 
revues littćraires. Il faut encore probablement ćtablir deux catćgories distinc- 
tes de revues. L'une A diffusion tres gćnćrale et de durće considćrable, 
comme en France par exemple «La Nouvelle Revue Francaise», «La Revue 
des deux Mondes», «Mercure de France» et «Revue de Paris», et I'autre de vie 
ćphćmere, comme il y en avait de tout temps 4 chaque coin de boulevard. 

Ces enqućtes peuvent €tre, completćes par le dćpouillement de dictionnaires et 
d'encyclopćdies de I'ćpoque, dans le but d'ćtablir la proportion de conteur. Ici le cri- 
tere d'auteur de nouvelles se pose en probleme. En gćnćral, il faudrait compter tout 
auteur qui a accódć A une certaine notorićtć par ses nouvelles, et 
dont les ouvrages d'autres genres n'ont par relćguć ses nouvelles au 
second plan. On pourrait donc dire que Larbaud, malgrć ses romans et ses es- 
sais est un auteur A retenir, Martin du Gard malgrć une ou deux nouvelles tout- 
a-fait remarquables est un romancier, et n'est pas «notre homme», Morand par 
Faccueil unanimement favorable A ses nouvelles est un nouvelliste. II n'y a aucun 
doute que Thomas Mann, ou Katherine Mansfield ou Pirandello sont des conteurs. 

A Timage descriptive de la production — comme un complćment symćtrique 
— correspond dans notre esprit celle de la consommation, et vice versa. (Deu- 
xieme moment odu la vue sociologique intervient et fonde I'ćtude comparće.) Si 
nous reconnaissons avec Sartre, Claude Simon, Escarpit et d'autres, I'irrćductible 
particularitć de la lecture, nous voulons quand mćme scientifiquement distinguer 
des lectures typiques, issues de dćterminations psycho-sociales assez rópandues 
et de situations socio-culturelles significatives (A Iintersection desquelles se joue la 
libertć des lecteurs) (chez le grand public comme chez les lettrós) qui ont fait le 
succós des oeuvres, succes numćrique ou succes d'influence. En effet, la lit- 
tćrature ćtant un rapport mćdiatisć et rćciproque (par I'imagination crćatrice de 
Fauteur et la lecture imaginative — ce dernier processus dćja bien caractćrisć 

10 Dans la pratique il faudra compter avec des hiatus et cela malgrć application des histo- 
riens de la presse. 
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par le phćnomćnologue Ingarden)*''. Entre auteur et lecteur, on n'explique 
pas l'ćcriture sans passer par la lecture. L'analyse suivante se divise 
donc en deux sćquences de recherches successives: 1” — Quantitative, appelće a 
mesurer les succćs (les deux sortes de succes); 2” — Qualitative, destinće A dócrire 
les lectures typiques possibles, correspondant aux structures sociales et aux situa- 
tions socio-culturelles dans le temps comme dans I'espace appelant I'ćcriture. 

Certes, aucune de ces analyses ne prćtend remplacer l'analyse 
critique des oeuvres, mais semble la seule voie scientifique pour próćsenter 
un tableau historique bien articulć de la nouvelle europćenne et parait 
nćcessaire, pour ćviter certaines explications critiques hors propos, restrein- 
dre le nombre d'interprćtations de texte possibles, et influencer les jugements 
de valeur fondćs sur l'authenticitć des oeuvres. 

Un questionnaire, et ćventuellement des interviews avec les ćditeurs (nom- 
breux sont ceux qui ont suryvćcu jusqu'a nos jours), ainsi que le dćpouillement de 
panoramas et prócis de littćrature de lI'ćpoque, permettraient d'apporter des nuan- 
ces au relevć numćrique et aideraient A mesurer les succćes. (Il est vrai que dans cer- 
tains pays, les ćditeurs ne font part que tres difficilement des chifires de tirage et 
seulement un contact personnel avec eux pourrait dćcider des chiffres approxi- 
matifs de la vente. Le succećs obtenu aupres de la critique sera souvent plus facile 
a constater. Dans certains cas d'ailleurs de bonnes ćtudes spócialisćes existent dćja 
et des mćmoires de tćmoins avertis sont d'une tres grand utilitć. Une fois de plus 
les recoupements des donnćes permettront de nous fixer. Chiffres et jugements 
permettront ćgalement de dessiner les courants d'”opinion qui discernent di- 
verses sortes de nouvelles. Confrontće avec des dćclarations d'au- 
teurs l image double de Ićmission et de la róception des diverses variantes 
de la nouvelle se dessinera nettement. Les jugements de valeur des contemporains 
— du grand public et des lettrćs professionnels — peuvent contribuer A retracer 
Iimage historiquement fidele. 

Or, pour chaque tranche de Ićpoque examinće la m6me image doit €tre 
constituće, non pas au moment de I'avenement d'une nouvelle vague, mais 
a Papogće de celle-ci. Les coupes horizontales ainsi efiectućes permettraient de 
suivre Fćvolution du gońt public et lettrć. 

Ces relevćs póriodiques nous semblent trós nócessaires, car il n'est pas dit que 
le tri qui a ćtć fait par la postćritć ait vraiment pu distinguer tous les chefs-d'oeuvre. 
Notre procćdć permettra d'attirer Iattention A des oeuvres tenues par moments 
pour importantes, oubliśes depuis, pour des raisons qui restent 4 dćterminer (elles 
tiennent souvent au gońt des lettrós ou des universitaires ćtablissant des prioritćs, 
ou 4 des censures tres particulieres, mais nous prósumons que dćja la publicitć 
et surtout lintćret politique ont fondć certaines rćputations tres durables). 

11 Ingarden n'a pas manquć de montrer que le rapport en question est cintentionneb» («was 
[die Literaturwissenschaft] ist eine rein intentionale Gegenstindlichkeit»); cf. Das literarische Kunst- 
werk, 1931, p. 4 suiv. 
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Une troisietme et dernićre phase sera naturellement la rćpćtition de I'analyse 
statistique et qualitative avec les documents actuels (Dictionnaire des lettres, Dic- 
tionnaire des oeuvres de tous les temps, Dictionnaire Van Tieghem, Index transla- 
tionum, Short Story Index etc.) qui tćmoigneraient de la fortune actuelle des 
nouvelles d'une ćpoque róvolue. 

L'image historique de la nouvelle, cette projection collective et successive sur 
Pćcran de I'histoire comprend donc jusqu'ici trois structures: la production sous 
ses formes les plus varićes, la consommation gónćrale et la lecture «lettróe». Les 
trois ćchelonnćes dans le temps de 1900 A nos jours et ćtayćes sur un espace euro- 
amćricain. L'image aura des dimensions plus larges que I'objet de recherche 
original (ce qui permettra une plus exacte observation des dćtails): le fait de la 
nouvelle se dćgagera dans la perspective d'ćmission et de rćception. 

Irl 

En face de cette image il s'agit maintenant de placer la rćalitć des oeuvres. 
Mais, prescrire des caractćristiques quelconques nous ramenerait A une poćtique 
normative, dócreter A I'avance des types, des sous-genres, menerait A I'ar- 
bitraire complet et en fin de compte serait fondć sur des a priori dogmatiques. Nous 
voulons plutót recourir A des approches indirectes, une fois de plus a Iaide de vues 
sociologiques. Nous y sommes autorisćs, car une oeuvre est un fait social au 
mćme titre qu'une lecture ou une activitć crćatrice. Cependant notre approche 
exige quelque explication prćalable.' 

1? — Un courant traditionnel de la sociologie littćraire examine themes et cara- 
ctóres et autres facettes du fond des ouvrages. L. Goldmann, prenant pour base 
G. Lukącs, recommande I'examen de la forme. Mais, en fait, la technique artis- 
tique demeure pour les deux courants secrete et lointaine, c'est-A-dire semble dć- 
pendre uniquement de la tradition littćraire. La forme de Goldmann, A Tinstar 
de celle du jeune Lukścs, se situe au-dela du fond, mais en-decga des techniques, 
et elle n'est qu'un soi-disant point d'attraction interne, un foyer possible, auquel les 
techniques devraient se rapporter (Lukńcs utilise cette image heureuse, dans les 
Remarques sur Dhistoire littćraire'*). Ce qui explique que Goldmann, en prćtendant 
parler de la forme de la prose s'occupe, avant tout, de caracteres et 
de themes, parfois — mais rarement — du ton des ouvrages. S'il est certain qu'il 
a introduit une maniere tres subtile d'ćlargissement du fond, s'il est vrai qu'il nuance 
et dćfinit beaucoup mieux le fond que ceux qui le rćduisent A la fable, bref s'il rćus- 
sit a I'explorer plus completement, il n'en est pas moins vrai qu'il ne donne au- 
cune explication de art (des rythmes, des contextes sonores, de la composition, 
du style, de Fatmosphere, de la tension), ne mene 4 aucune rhćtorique ou poćti- 

12 Le titre original de cet essai de langue hongroise est: Megjegyzćsek az irodalomtórtćnet elmć- 
letćhez, Budapest 1910. Cf. Notre communication sur La Percóe de Lukdcs — Congrts de FAILC 
— Bordeaux, 1970, et notre ćtude Deux Ecrits oublićs de Georges Lukócs. 
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que!'* En fait, fond et «forme» («la forme du contenu») d'une oeuvre littćraire 
ne constituent qu'un tout que nous appellerons le fond intćgral. L'exemple de 
Goldmann qui a voulu les sćparer montre combien ils sont insćparables! — 

2” — Il importe cependant d'ćcarter un autre malentendu. Une «substance» 
proprement littćraire, c'est-a-dire une charge A la fois poćtique et intellectuelle, 
est-elle semblable A un «message de communication» non-littćraire? Ou du moins 
peut-on la traiter de la meme facon? 

Sociologues et psycho-sociologues de diverses tendance sont d'avis — et de 
nombreuses expćriences confirment leur position — que I'intelligence humaine, ainsi 
que les comportements affectifs, la perception et la mómoire, sont de nature 
sociale. Les recherches psycho-sociologiques sur la mómoire, par exemple, ont 
montrć quelle ne conserve pas le passć, mais le reconstruit dans des termes 
(avec des symboles) de la socićtć environnante du prćsent. «Souvenir» signifie donc 
ce que le milieu actuel suggćre qu'il signifie! D'”oh il suit que I' imagination lit- 
tćraire qui part d'ćlóments de souvenirs, passe par les canaux et ćcluses d'un mi- 
lieu social «actualisant> donnć. Elle est donc socialisće et dans sa forme, 
et dans sa signification, comme I'a observć un ćminent psycho-sociologue fran- 
gais, M. Halbwachs* *. Et Simone de Beauvoir a pu ćcrire trós judicieusement: «En 
vćritć la socićtć m'investit des ma naissance: c'est en son sein et en liaison avec 
elle que je dćcide de moi» (La Force de I'dge, p. 633). Une sociologie de !imagina- 
tion crćatrice róclamće par Albert Memmi, il y a une dizaine d'annćes! 5, se rćduit 
au nćant: Il suffit de connaitre le dćchiffrage social, aux contours 
dćterminćs pour saisir et apprócier une oeuvre, puisque, en fin de 
compte, c'est la lecture qui la constitue et la valorise! 

Afin d'apprendre quels especes de nouvelles ont marquć le siecle on peut inter- 
roger le fond intćgral des publications en constituant des catćgories d'analyse 
qui seront fagonnćes sur celles de «I'analyse de contenu de textes»! 5 pourvu qu'el- 
les contiennent des appels A la lecture (A des types de lecture). La relation 
entre lectures-types possibles dans un contexte social spatio-temporel donnć, 
d'une part, et les caractćristiques formels des nouvelles (la combinaison de ces 
catćgories), d'autre part, traceront les courants de la nouvelle du sićcle. 
Ajoutons que: 1” — On devra soumettre 4 <d'analyse de contenu» les mómes ćchan- 
tillons qu'on a soumis 4 une analyse quantitative, et 2” — qu'on devra próciser les 
catćgories, les subdiviser adćquatement. 

:3 Dans la dernićre publication de IInstitut Sociologique de Bruxelles, des ćleves tentent 
des vćrifications techniques, basćes sur Fhypothóse que les structures de la «forme» doivent €tre 
visibles dans la technique. 

:* Cf. La Mćmoire collectiye, Paris, P. U. F., 1950, et Stoetzel, La Psychologie sociale, Flam- 
marion, p. 115 suiv. 

15 Dans Gurvitch, Traitć de sociologie, P. U. F. 
16 L'analyse de contenu sociologique a ćtć bien dóveloppće par Berelson, et sur ses traces 

par Duverger; cf. Meóthodes des sciences sociales. 
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Un schóma directeur d'une grilłe sociologique se prćsenterait comme suit (I: 
1” — Situation psycho-sociale des hćros (appartenance social, conscience de 

leur appartenance, transformation de cette conscience, difference entre aspiration 
et rćalitć: reactions contre le milieu, modes et degrć de l' adaptation; structure et 
contenu des motivations). 

2? — Cadre psycho-social du sujet (milieu de Faction; climat social de Vintrigue). 
3” — Caractere social du sujet et des themes sous-jacents, dćgagćs «a Ioeil 

nu». 
4 — Public de la destination consciente (privć, lettrć, large, vague, pas de public). 
5? — Public de la genese et milieu de genese. (Je sćpare les deux, le premier 

ćtant plus large! et souvent multiple). 

IV 

Rołand Barthes a dit, quelque part, peut-Etre un peu rapidement, certes avec 
un accent de mćpris — mais A tort — que «si I'on veut faire de I'histoire littćraire, 
il faut renoncer 4 Iindividu Racine, se porter dćlibćrćment au niveau des techniques, 
des regles, des rites et des mentalitćs collectives». 

Les techniques et les regles, cest ce qui nous reste A voir. 
Ła critique spócialisee a observć les caractóres typiques dans la deuxieme moitić 

du XIXe siecłe de la nouvelle moderne. Nos connaissances sur l'histoire gónć- 
rale des techniques littćraires sont ćgalement assez nourries. Ces deux sources peu- 
vent concourir 4 constituer des categories hypothśtiques, comme: la composition 
(unitaire ou en ćpisodes), la singularitć d'un fait central, I'encadrement (ses for- 
mes et fonctions), lexistence et le róle des narrateurs, les techniques principales 
de narration et leur ćventuelle combinaison, Iexistence et le degrć de la tension, 
les coups de fouet. Peuvent completer I'analyse des catćgories non-spćcifiques, 
par exemple: le style (les images, le vocabulaire, la syntaxe), le degrć et le mode 
de transposition. 

Un schóćma directeur detaillć qui systćmatise les categories peut prósider a la 
ródaction d'une grille technique (M): 

1” — Mode du rćcit (presence ou absence du narrateur, son point de vue, 
point de vue de I'auteur, systeme de changements en cours de route, etc.). 

2?” — Proportions de la composition (encadrement long, court, etc.). 
3” — Frequence et type des tournants. (Sommet et tournants secondaires) 
4 — Ligne et rythme de I'intrigue (tensions dramatiques, moins dramatiques, 

inćgales, etc.). 
5 — Atmosphere (unitć, changements, composants). 
6 — Structure des «coups de fouets». 
7” — Frequence et caractćre dominant des images. (Observation: contraire- 

ment aux mćthodes jusqu'ici employćes, nous voulons choisir les images ayant 
une signification structurelle, c'est-a-dire celles qui se trouvent aux jointures d'une 
composition, aux tournants ou au sommet d'une ligne d'intrigue. Il faudrait alors 
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observer et le contenu et la structure des images, mais toujours en relation avec 
(5) et (10). 

8” — Style de la phrase typique (celle qui revient souvent et dans des situations 
significatives, par exemple dans les tournants ou au sommet du rćcit). 

9” — Lart de caractćriser. 
10” — Dominante formelle. Poids des facteurs formels A mesurer par des coef- 

ficients. Exemple: tel short story n'existe qu'en vertu de I'atmosphere, un autre 
en vertu de I'anecdote, un troisićme en vertu de I'encadrement, ainsi de suite. 

11” — Mode et degrć de la transposition imaginaire des themes. 

Fantastique 

Mythique partant du rćel 

mixte 

«tranche de vie» 
objectif 

typisation — symboles 
libre 

Rćaliste engagć = 
militant 

«a these» 

Lyrique (prósence dominante de I'auteur) 

Mixte (degrós: MRL; RML; LRM; LMR; — ou la 
dominante est en premiere position) 

12” — Principe implicite de la transposition (exemple: Claudel: mystique ca- 
tholique) 

13” — Portće ontologique de la transposition: 

entierement 

Eclaire existence humaine partiellement 

du tout 

14” — Structures spócifiques de la transposition. 
II est bien entendu que pour les fins de codage dans chaque rubrique plusieurs 

types principaux doivent €tre prćvus. 
Exemple: 1” — Mode du rócit; le cas du narrateur 

Absence du narrateur AN 
Narrateur actif (qui participe dans Taction) NA 
Narrateur tćmoin (qui fut tćmoin de Taction) NT 
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Narrateur conteur (qui relate Iaction) NC 
Narrateur-auteur (identitć des deux) NiA 

Selon Vimportance spatiale que prend le narrateur (ex. 100 ou 550 ou 1000 mots) 
les codes peuvent €tre subdivisćs. (Exemple: NA 1 dćsignerait un narrateur actif 
qui figure dans un tiers ou plus du rćcit, NA 2 signifierait un narrateur actif figu- 
rant dans plus d'un dixieme, mais moins d'un tiers du rćcit, NA 3 signifierait un 
narrateur actif qui ne revient que dans quelques phraseS). 

Exemple: 2” — Frćquence et type des tournants 
Un seul tournant (sommet) S 
Deux tournants DT 
Trois tournants TT 
Plus de trois tournants TM 
(multiples) 

Chaque tournant peut ćtre mesurć selon sa próparation et lintensitć de I'efiet 
de surprise qu'il provoque. 

Exemple: 

Un seul tournant 
Próparation longue (degrć: 1) Spl 

> courte (degrć 2) Sp2 
ćpique (intensitć 2) Si2 
dramatique (intensitć 1) Sil 

.+. 

2» 

effet brutal (surprise complete) el 
effet attendu (surprise bien próparće) e2 
effet tres attćnuć (4 peine de surprise) e3 

Les deux exemples sommaires et provisoires du codage montrent que la grille 
formelle próvue se prćete A la description, mais en partie aussi A la mesuration. 

Dans certains cas, comme au point 4 de la grille (ligne et rythme de I'intrigue) 
des reprósentations graphiques pourraient ćtre tentćes en plus des 
descriptions et mesurations statistiques. 

Supposant maintenant que par exemple dans la pćriode 1900—1917 les nouvel- 
les europćennes parvenues jusqu'a nous, ont le meme schóma de composition (A), 
s'encadrent de la meme facgon (B), et ont le meme genre de fait singulier au centre 
de I'intrigue (C), et que cette combinaison se recoupe une dizaine de fois avec une 
combinaison de thćme — caractćre — athmosphere, disons d'un type D-E-G, 
les correspondances entre technique et fond-intćgral (appelant et 
appelć) seraient prouvćes. Au cas contraire, nous devions conclure 
que les techniques continuent une tradition constante (la modi- 
fient de facon endogame), et que c'est le fond intćgral seul qui est 
socialisć. 

Le recensement de la production, I'analyse du fond integral sous Iangle de la 
lecture, et Fanalyse des techniques en elles-mćmes, par les mćthodes de Ianałyse 
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du contenu ne donnent pas I'image historique complete de la nouvelle europóenne 
dans la pćriode envisagće. Toute schćmatisation simplifie et risque de dćtruire les 
particularitćs des oeuvres. — Cependant veut-on donner une idće gćnćrale de 
«la» nouvelle contemporaine, le tour d'horizon statistique est inćvitable. Pour com- 
plćter et nuancer le tableau on peut soumettre un petit nombre de morceaux choisis 
selon une esthćtique avouće A une analyse critique dćtaillće qui doit ouvrir 
la voie a des jugements de valeur a tous ceux móme qui n'acceptent pas 
la constatation scientifique que tout jugement critique est un jugement social. Mais 
la critique peut encore profiter de nos deux grilles dócrites. 

Exemple: Proportion ćgale de la composition (II. 1) — climat uni (II. 5) — 
image riche en tension ontologique, placóe au sommet (II. 7) — 
certaines combinaisons entre phrase typique et ligne de Fintrigue 
(IT. 8 et II. 4) peuvent constituer un modele de valeur formelle. 

On peut augmenter les exigences en ajoutant aux criteres techniques des nor- 
mes de transposition (II. 11—14). 

Certes, les modćles de ce genre ne vont pas satisfaire un esthć- 
tique engagće. Pour mesurer le pouvoir libćrateur, ou humanisant d'un mor- 
ceau, comme le voudraient par exemple Sartre ou Lukńcs, il faut sappuyer sur 
les catćgories 11 12, 11 13,et 1 I, 2, 3, 4, et sur une analyse de la dynamique des 
themes et des caractóres. 

Exemple: Dans la nouvelle Ze Couperet de Valćry Larbaud, Ianalyse des rap- 
ports dynamiques des themes commande un ton, une atmosphere, et vice versa. 
Milou, fils de gros bourgeois, s'entiche d'une petite du sous-prolćtariat cam- 
pagnard — et s'oppose 4 sa famille. Mais la famille aura, doit avoir le dessus. 

Le contenu social du caractere (I, 1), la dialectique du theme A 3 filons dominent 
(II, 10), cróćent sujet, atmosphere, style. 

La valeur humaine, libćratrice est facile A montrer A partir des constatations 
prócćdentes. (Il s'agira de juger ensuite si la technique est adćquate.) 

Cela dit, nous n'excluons nullement la valorisation des oeuvres selon les cri- 
tóres de notre gofit personnel, dans une dernićre partie du projet — mais nous 
avouerions alors la relativitć impressionniste de notre critique, notre engagement 
involontaire ou volontaire sans prótendre A une aesthetica perennis. 

ELEMENTY ANALIZY SOCJOLOGICZNEJ TEORII 
NOWELI EUROPEJSKIEJ W XX WIEKU 

STRESZCZENIE 

Istnieje proza artystyczna o wymiarach bardziej zwartych niż powieść. Trzeba wynotować 
jej nazwy — liczne, które odróżniają ją od powieści, jak też bardzo liczne próby jej definicji w słowni- 
kach, w pracach krytyków, u samych nawet autorów. Istnienie gatunku noweli jest faktem histo- 
rycznym. Wydaje się, że gatunek ten wykracza poza granice literatury i dokładniej niż inne gatunki 
określa kulturę danego okresu. 
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Aby poznać, jakie rodzaje nowel naznaczyły daną epokę, można powołać do głosu integralny fun- 
dament odnośnych publikacji, konstytuując w tym celu kategorie analizy, które by były wzorowane 
na kategoriach „socjologicznej analizy zawartości tekstów” z warunkiem, że uwzględnią ,„zwroty”” 
autorów do funkcjonujacych w ich świadomości typów lektury (literatury). Relacja pomiędzy 
z jednej strony (1) lekturami-typami możliwymi w określonym społecznym kontekście przestrzen- 
no-czasowym, a z drugiej (2) formalnymi właściwościami charakterystycznymi noweli — wyzna- 
czy nurty noweli danego wieku. 

(1) Zasadniczy schemat socjologicznego klucza interpretacyjnego przedstawiałby się na- 
stępująco: 

1. Sytuacja psycho-społeczna bohaterów (przynależność społeczna, ich Świadomość przy- 
należności społecznej, przemiany tej świadomości, różnica pomiędzy ich aspiracjami a rzeczywistoś- 
cią; reakcje przeciw środowisku, sposoby i stopień adaptacji; struktura i treść motywacji). 

2. Rama psycho-społeczna przedmiotu utworu (sujet) (środowisko akcji; klimat społeczny 
fabuły (intrigue)). 

3. Charakter społeczny przedmiotu (sujet) i nacechowanych nim tematów. 
4. Publiczność według świadomego, z pozycji autora, przeznaczenia utworu (krąg prywatny, 

kręgi wykształcone, szeroka, nieokreślona, żadnej publiczności). 
5. Publiczność w czasie powstania utworu i środowisko w tym czasie (rozróżniam je, ponie- 

waż publiczność jest bardziej rozległa niż środowisko, a często wieloraka). 
(2) Pozostaje nam przegląd technik i reguł. 
Szczegółowy schemat wiodący, który systemizuje kategorie, może patronować układowi 

technicznego klucza (II): 
1. Sposób opowiadania (rócit). 
. Proporcje w kompozycji. 
. Częstotliwość skrętów (akcji) i ich typ. 
. Linia i rytm fabuły (intrigue). 
. Atmosfera. 
. Struktura ,,uderzeń biczem” (zaskoczeń). 

7. Częstotliwość obrazów i ich dominujący charakter (wybrać obrazy znajdujące się w kom- 
pozycyjnych miejscach złączeń). 

8. Styl typowego zdania (zdanie, które powraca często i w sytuacjach znaczących). 
9. Sztuka charakteryzowania. 
10. Dominanta formalna. (Wagę czynników formalnych należy mierzyć współczynnikami 

(coćfficients). Przykład: taka short story istnieje tylko na mocy atmosfery). 
11. Sposób i stopień wyobr Źniowej transpozycji tematów: 

Nr R w PN 

fantastyczny 

Mityczny (M) wychodzący od rzeczywistości 

mieszany 

„kawał życia” 
obiektywny KL 2. 

typizacja — symbole 

swobodny (libre) 
i zaangażowany LK m Realistyczny (R) £ walczący (militant) 

„z tezą” 
Liryczny (L) (dominująca obecność autora) 
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Mieszany (stopnie: MRL; RML; LMR; — dominanta znajduje się na pierwszym miejscu). 
12. Źródło wewnętrzne transpozycji (np. socjalizm). 
13. Nośność ontologiczna transpozycji: 

całkowicie 

Wyjaśnia egzystencję ludzką częściowo 

wcale 

14. Specyficzne struktury transpozycji (do wypracowania — np. stercotypowa). 
Rozumie się samo przez się, że do celów kodowania w każdej rubryce powinna być przewi- 

dziana pewna ilość głównych typów. 
W niektórych wypadkach, jak w punkcie 4. klucza (linia i rytm fabuły), można by podjąć 

próbę zastosowania przedstawień graficznych, oprócz opisów i pomiarów statystycznych. 
Zakładając, że np. w okresie 1900—1917 nowele europejskie, które do nas dotarły, mają ten 

sam schemat kompozycji (4), że obramowane są w podobny sposób (8), że mają ten sam rodzaj 
jednostkowego zdarzenia w centrum fabuły (C) i że ta kombinacja przecina się z dziesięć razy 
z kombinacją tematu — charakteru — atmosfery, o typie, powiedzmy, D — E — G, wtedy zostałyby 
udowodnione korespondencje pomiędzy techniką a integralnym fundamentem wzywającym czy- 
telnika, wczwanym przez publiczność. W przeciwnym razie powinni byśmy dojść do wniosku, że 
techniki nadal reprezentują stabilną tradycję (modyfikują ją w sposób endogamiczny) i że tylko 
fundament integralny jest socjalizowany. 

(3) Wszelka schematyzacja upraszcza i niesie ryzyko zatarcia odrębności utworów. Aby uzu- 
pełnić i wycieniować obraz, można niewielką ilość utworów (morceaux), wybranych według o- 
kreślonej estetyki, poddać szczegółowej analizie krytycznej, która powinna otworzyć drogę sądom 
o wartości tym wszystkim nawet badaczom, którzy nie przyjmują naukowego stwierdzenia, że 
wszełka ocena krytyczna jest oceną społeczną. 

Przykład: Proporcje równe w kompozycji (II. 1) — klimat jednolity (LI. 5) — obraz bogaty 
w napięcie ontologiczne, umieszczony u szczytu (II. 7) — pewne kombinacje pomiędzy zdaniem 
typowym i linią fabuły (II. 8 i IT. 4), mogą ukonstytuować wzorzec wartości formalnej. 

Można zwiększyć wymagania dorzucając do kryteriów technicznych normy transpozycji 
(I, 11—14). 

Oczywiście, tego rodzaju wzorce nie zadowolą estetyki zaangażowanej. Aby zmierzyć potęgę 
wyzwalającą czy humanizującą utworu, jak chcieliby np. Sartre lub Lukacs, trzeba oprzeć się na 
kategoriach IT. 12, IL. 13iL 1, 2, 3, 4 oraz na analizie dynamiki tematów i charakterów. 

Przykład: W noweli Le Couperet Valćry Larbaud analiza dynamicznych stosunków pomiędzy 
tematami dominuje nad tonem, atmosferą i vice versa. Milou, syn bogatego mieszczanina, zawraca 
sobie głowę dziewczyną z wiejskiego proletariatu — i przeciwstawia się swojej rodzinie. Ale rodzina 
będzie, powinna być górą. 

Treść socjalna charakteru (I. 1), dialektyka tematu o 3 źródłach (II. 10) tworzą przedmiot 
(sujet) utworu, atmosferę, styl. 

Wartość humanistyczna, wyzwalająca, jest łatwa do ukazania po dokonaniu poprzednich 
stwierdzeń. (Będzie chodziło potem o ocenę, czy technika jest adekwatna). 

(4) W wyniku tych stwierdzeń bynajmniej nie wykluczamy oceny utworów według naszego 
własnego smaku (biorąc pod uwagę ostatnią część naszych ustaleń). Wówczas jednak ujawnilibyś- 
my impresjonistyczną względność naszej krytyki, nasze zamierzone lub mimowolne zaangażowa- 
nie osobiste, bez uroszczeń do „„,aesthetica perennis". 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 


