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REMARQUES SUR L'EVOLUTION DE LA NOTION «COMEDIE» 

Il faut, des le debut, mettre l'accent sur le fait que les sens de la no- 
tion de comódie n'appartiennent pas en exclusivite a la sphere du the- 
atre, situation similaire — en partie du moins — 4 celle du drame. On 
admet toutefois sans difficultć 1, apres Aristote (Poetica, II, 1448a), que 
łetymologie exacte est comazo («marcher en procession»), d'oli comodeo, 
comodia avec les derives: comos (fóte et troupe de Dionysos») et com- 
estis («participants a la fete dionysiaque»). La comódie a donc une ascen- 
dance exubćrante, licencieuse, spectaculaire, «histrionique» et «drama- 
tique» dans le sens ćtendu du terme, ouverte aux bouffonneries et aux 
divertissements de bas ćtage, de «cirque» (Isidore, Etymol. VIII, 7)2, qui 
est a la base de la definition traditionnelle: comedie = spectacle 
ou piece de theatre. Predominante jusqu'a la fin du XVII sie- 
cle, assez courante aussi aprós cette póriode, cette acception ćtendue se 
perpetue de nos jours sous diverses formes (Comódie Francaise, come- 
dien = acteur, etc.). Dans un contexte assez ambigu, ou l'on parle d'«his- 
toires, de comćdies, d'oeuvres et autres choses», ćcrites par les «cećlebres 
Aristophane, Hósiode, Euripide et le renommóć Homere», la notion com- 
mence a €tre attestće, dans ce sens extensif, par Enachita Vścśrescu (Ob- 
servatii sou bagdri de seami asupra regulelor gi orinduielelor gramaticii 
rumdnesti — Observations ou remarques sur les regles et les dispositions 
de la grammaire roumaine, 1787), dans la litterature roumaine egalement. 

Dans le cadre de la notion thćatral-dramatique, nous notons des I'an- 
tiquite une spócialisation dans le sens de la reprósentation du ridicu- 
le et de ce qui produit le rire. On a reconnu que le «ridicule» est le 
domaine de predilection de la comódie (Poetica, V, 1449 a), que son action 
 

1A. Pickard, Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford 1962, p. 134. 
2 M. Pelayo, Historia de las ideas estiticas en Espańa, Madrid 1962, vol. 1. 

p. 311. 
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est «dróle» et que «son pere en est le rire» (De la comódie, 3, fr. anony- 
me) 3. II n'y aura pas d'autre dćfinition courante de la comćdie: piece 
ćminemment «comique», comme l'ócrit e€galement D. Cantemir, le pre- 
mier entre les Roumains, dans Istoria ieroglifica (Histoire hićroglyphique, 
1704). La comćdie consiste en: «Figures, propos qui produisent le rire et 
qui reprćsentent des histoires vraies». De nos jours aussi, comćdie signi- 
fie, dans le sens populaire, dćsuet, «ćvenement singulier, dróle, cocasse», 
par la superposition des deux sens de base: spectacle public, distractif / 
-evenement risible, surprenant. 

Toutefois, ce serait une erreur de croire que le ridiecule et le rire 
constitueraient la condition essentielle ou initiale de la comćdie. Cette 
these rencontre de la resistance des la Renaissance (Heinsius, Ben Jon- 
„son) 4 et Corneille la repousse en pleine póriode de dogmatisation des 
genres. Il intitule Don Sanche d' Aragon (1650) «comódie hóroique», avou- 
ant| avoir hćsitće devant cette formule, car «il n'y voyait rien qui pdt 
6ćmouvoir a rire». Il reconnait cependant que «cet agróment» est entre 
a tel point dans la pratique des pieces de comódie, que nombreux sont 
ceux qui ont cru «qu'il ćtait aussi de son essence ...». En fait, «la comódie 
se peut passer du ridicule». Voltaire soutient aussi, A propos de I Ecossaise 
(1760), que le genre de sa piece est le chaut comique, mćle au genre 
de la simple comćdie». Le premier inspire «le sourire de 1'Ame, prófćrable 
„au rire des levres». Rósistances et nuances significatives: hilaritć, gaietć, 
joie (mirth 5) ne definissent que des effets comiques. La cause doit en 
€tre cherchće ailleurs. 4 

L'impulsion primordiale, fondamentale, appartient assurćment a I'es- 
prit critique, a l'attitude de rćprobation, d'admonestation, de satire, per- 
mise et meme stimulee par la libertć et le dóćsordre des cćrćmonies diq- 
nysiaques. Dionysos a-t-il ćtóć un dieu a predispositions critiques et pole- 
miques? Un dieu delirant, non-conformiste, turbulent, libertaire, «con- 
testataire» dans son genre — sans aucun doute. L'etat d'esprit dionysia- 
que pródispose a la licence et a l'ćxubćrance, a l'impulsivitć et 4 la cari- 
cature, climat favorable a la bouffonnerie, aux ćpigrammes et aux agres- 
sions verbales non censurćes. Les inhibitions et les refoulements disparais- 
sent, l'esprit critique spontanć, populaire, peut jaillir librement. Donc, 
rien de plus naturel que l'apparition des «vers a remontrances», des vers 

3 Aristotel, Poetica, tr. roum., D. M. Pippidi, Bucuresti 1965, p. 192. 
4W. K. Wimsatt, Jr., Literary Criticism. A Short History, London 1965, 

p. 208., 
5 Dr. Johnson — cf. J. W. Draper, The Theory of Comic in Eighteenth 

Century England, «The Journal of English and Germanic Philology», XXXVII, 
1938, p. 208. 
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«mordants» (Poetica, IV, 1448 b), du persiflage et de la satire (Athónće, 
445 b), d'abord par les processions de «satyres moquers» dans le cadre 
des traditionnels cómos, ensuite sous forme de choeurs ol le comique 
€tait predominant. Les anciennes comódies athćniennes ne font qu'adap- 
ter et perfectionner ces manifestations d'explosion satirique, que les dis- 
cipliner dans une «fabulation». La genese de la comódie n'en est pas 
autre: figurer un sentiment critique, róvoltes morales ou conflits, comme 
le veut une ancienne tradition qui prótend que l'une des premióres co- 
mćdies s'inspire d'un conflit rćel entre un groupe de paysans et des cito- 
yens d'Athenes 6. 

Le caractere populaire-satirique de lancienne comódie pónetre aussi 
dans la terminologie byzantine. Selon Lydos, la satire est un genus co- 
moediae 7. Et qui plus est, on dófinit par «comoedia», dans les premiers 
siecles a. J. C., jusqu'a certains centes en prose A sujets «libres» et meme 
des textes d'expression proverbiale, parćmiologique, inclusivement les 
fables d'Esope $. Cette veine satirique reparait dans les formes des plus 
incisives dans le thćatre módićval (Adam le Bossu, par ex.), dont la ten- 
dance est de constituer une note essentielle du concept de comódie: «re- 
presentation satirique» 9. La dófinition reste des plus classiques. 

Immódiatement, la question se pose: quelle peut-Etre la vocation «cri- 
tique» de la comćdie, son objet spócifique? La róponse aristotólique, 
sans cesse reprise en substance, est connue: «Le dófaut et une laideur 
d'un certain genre», comme sources du ridicule (Poetica, V, 1449 a). Plus 
prócisćment, «les pćchćs du corps et de 1' Ame» (De la comódie, 6, fr. ano- 
nyme), les dófauts et les vices moraux. La comćdie semble donc 6tre in- 
vestie des l'antiquitć des attributs de la satire et de la critique morale, 
graduellement systómatisćs en un vćritable topos esthćtique, entierement 
cristalisć a l'6poque de la Renaissance. La plupart des auteurs sont les 
commentateurs d'Aristote et les ceritiques de cette obódience: Trissino 
(Poetica, 1529), Jacopo Mazzoni (Difesa della comedia, 1557), etc.: la co- 
mćdie combat les «mauvaises actions», elle censure les moeurs «basses et 
corrompues», fait monter sur la scene les «difformitćs» et les «vices» 10, 
La critique classique reprend et dóveloppe la móme dófinition avec des 
nuances analytiques propres au moralisme francais: le vice, «honteux et 
risible», «exagóration de la bassesse», est une «difformitć morale» de 

| «Pickard, op. cit, p. 158, 162, 184. 
TN. $. Tanasoca, J. Lydos et la «Fabula» latine, „Revue des ćtudes sud-est 

europćennes”, VII, 1969, p. 235—236. 
SK. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, Miinchen 1897, 

p. 647. 

9H. Blair, Lectures on Rhetoric and Belles-Lettres, Basil 1801, vol. 3, p. 344. 
19 A. H. Gilbert, Literary Criticism. Plato to Dryden, Detroit 1962, p. 224, 

228; G. Toffanin, II Cinquecento, Milano 1929, p. 560. 

3 — Zag. Rodz. Lit. XVIII/1 
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degrós divers: «exagórće», «hautaine», «risible», I' equivalent du «ridicu- 
le» 1, Une certaine orientation moralisante, ćducative, parfois meme 
philistine, se laisse maintes fois surprendre dans cette acception de la 
comedie. 

La personnification des vices se fait par lintermćdiaire des carac- 
teres et des masques comiques, A tendance inćvitable de typisa- 
tion, les dófauts moraux ćtant universels. L'observation comique s'oriente 
spontanćment vers la classification et la caractćrologie. Les plus anciens 
types comiques connus figurent une sćrie de dógradations physiques et 
morales ćlementaires: le vieux, la vieille, le parasite, l'esclave meprisć, 
le voleur, le módecin ćtranger a la citć 12, introduits tres tót aussi dans un 
embryon de typologie: «Les caracteres propres a la comódie sont ceux 
du malotru, de I'hypocrite et du fanfaron» (De la comódie, 8, fr. anony- 
me). A cette liste viennent s'ajouter divers noms «caractćristiques», cari- 
caturaux, des «caracteres ćthiques», dans le style de Thóćophraste, confor- 
mes A la thćorie traditionnelle, hypocratique, des «humeurs», etc. La 
fórmation des personnages-noms, dófinis par leur qualitć comique (Chre- 
mes = l'avare, Phaedria = la joyeuse, etc.) est dćbattue aussi a l'4poque 
de la Renaissance (Trissino) 13. C'est autre part, toutefois, que róside la 
valeur de ce mócanisme. 

Plus que par cette gónćralitć et cette typologie (veritable lieu com- 
mun de la critique europóenne a partir du XVIII siecle) 14, la dćfinition 
de la comódie est intóressće par un autre aspect: celui de l" automatisme 
et de la stóróćotypie, de la «mócanisation» des hóros comiques. L'idóće de 
«masque» et de «marionnette» traduit (comme nous le verrons plus loin) 
beaucoup plus exactement I'esprit caricatural et dćpersonnalisć du comi- 
que, et donc celui du type comique pur, qui est le bouffon (clown, arle- 
quin, paillasse, fantoche). «Montre-moi done des bouffons — demandait 
Vauteur roumain des comódies, I. L. Caragiale — c'est de ca dont j'ai 
besoin» 15, La tendance de la comćdie est de róduire ses personnages 
a des schćmas moraux abstraits, a simple fonctionnalitć comique. Dans 
ce sens, la comódie est peut-etre la composition littćraire la plus «uni- 
verselle», la plus rapprochće de la condition de l'abstraction et de T'es- 
sence: quelques gestes, procćdćs, figures, stórćotypes, dans des situations 
invariables, typisćes. 

11 Abbć Batteux, Principes de la littćrature, Paris 1774, vol. 3, p. 103 - 164. 
12: Pickard, op. cit., p. 134—135, 166, 177. 
8 Gilbert, op. cit., p. 225—226. 
4 G. E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie, XCI, 15 Marz 1768; D. Di- 

derot, Entretiens sur le Fils naturel, III, passim. 
15 P,. Zarifopol, Publicul si arta lui Caragiale, «Viata romaneasca», 1922, 

no 6. 
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L'humanitć de ces types exprime la configuration du milieu social 

de la comćdie, d'extraction basse, populaire, a dóterminations historiques 
de classe dans le sens ćtendu du terme. Sous cet aspect, ćgalement, 1'o0b- 
servation classique et moderne est unanime: «des rustres» (Poetica, V, 
1449 a), sur le «degróć moyen» (Horace, Ep. II, 1, v. 168) ou «inferieur» 
de la socićtć, en situation ćvidente d'infćrioritć, «rustici» (Dante, Ep. 
XIII), des «personnes populaires» (Peletier, Art poćtique, 1555). La Re- 
naissance surtout se complait A souligner le caractere dćmocratique de la 
comćódie. Les hóćros appartiennent a la «racaille», aux €tats «humbles». 
Ils sont besogneux, gens du peuple, paysans, soldats, petits citadins, par 
une polarisation ćvidente: village / ville, peuple / aristocratie, vice / ver- 
tu. Les dćfinitions se rópetent sans cesse, surtout dans la sphere des com- 
mentateurs aristotóliens (Scaliger, Castelvetro, Minturno, etc.) 16, prótex- 
te a móditation sur le theme de Ioriginalitć des idćes littćraires, d'autant 
plus que les siecles suivants A leur tour ne font pas preuve de plus d'es- 
prit d'invention. 

L'explication est simple. L'esprit comique se dóroule dans une seule 
zone d'observation, pródisposće A la satire, dans une perspective morale 
et sociale hautaine. Les consćquences littćraires sont des plus impor- 
tantes: en ćvoquant des types et des moeurs contemporains, la comódie 
proclame la valeur de l'actualitć, ouvre une voie a la crćation realiste. 
Le rayon visuel de l'ćcrivain augmente en profondeur et en extension. 
Si nous remplacons l'idóće de «nature» par celle de «rćalitó», la thćorie de 
la comćdie, telle qu'elle est professće par Addison, Goldsmith et d'autres 17, 
peut meme €tre reconnue comme «moderne». Des plaidoiries en faveur 
des sujets actuels, opposćs au gońt conservateur de la couche sociale gou- 
vernante, se font du reste entendre sens cesse 18, C'est une preuve que les 
modernisations les plus concluantes peuvent ćtre obtenues dans cette 
direction. Tous les succós de thćatre de l avant-garde, A commencer par 
Ubu roi et Les Mamelles de Tirósias, tiennent a Fespóce de la comódie. 

Si elle ne dit rien sur le spócifique du comique et meme pas sur l'es- 
sence de la comódie, l ancienne thóorie de Il imitation dófinit toute- 
fois, sous certains aspects, cette vocation rćaliste latente. La comódie est 
presentće des le dóćbut comme Iimitation des «rustres», comme celle des 
aspects «ridicules» de la «nature infórieure» (Poetica, V, 1449a), 1 «imi- 

 

16 Gilbert, op. cit., p. 252, 330, 512 et suiv; B. H. Clark, European Theo- 
ries of the Drama, New York 1959, p. 51, 61, 66. 

u Draper, op. cit., p. 217; Clark, op. cit., p. 236—238; J. J. Rousseau, 
La Nouvelle Hćloise, Ile partie, XVII. 

18 G. Meredith, An Essay on Comedy and the Uses oj the Comic Spirit 
(1877), London 1927, p. 26. 
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tation d' une action comique et inachevće» (De la comódie, 3, fr. anony- 
me). A quel point cette notion est ambiguć, nous n'en discuterons pas 
maintenant, quels prestigieux que soient les partisans d'une telle de- 
finition (Platon, Rep., III, 394 be). Sa variante latine est supćrieure, car 
plus analytique. Selon Ciećron, la comódie est «imitatio vitae», «spe- 
culum consuetudinis, imago veritatis» (De re publica, IV, 13), formules 
de grand succćs, reprises systhómatiquement: «Le miroir de la vie», vćri- 
table lieu commun de la Renaissance et du Classicisme 9, metaphore cou- 
rante de «limitation commune de la vie» *9, interprótće dans quelques 
directions caractóristiques. : 

Si la «nature» est l'objet de Timitation comique dans toute sa varićtć 
(Boileau, Art poćtique, III, v. 359—370), la comćdie dćveloppe la methode 
de I'observation. exacte, minutieuse, morale et sociale. Mais, comme la 
comódie est de fait une «imitation exagórće» 21, donc une crćation, «une 
action imaginaire qui reprósente le ridicule» 22, son regime ne peut €tre 
que le vraisemblable significatif, la ridiculisation symbolique. Acceptant 
tout contenu possible, le prestige de ce concept continue A se maintenir 
grand, meme en plein romantisme %3. Baudelaire lui-meme reconnait au 
comique la qualitć «de I'imitation mólće d'une certaine facultć crćatrice, 
c'est-a-dire d'une idćalite artistique» 24. Bon exemple de rócupćration et 
d'adaptation rćciproque de l'idóe de comódie aux concepts les plus 
traditionnels et €ltitiques. Le rósultat est vćrifie partout dans I'histoire 
des idćes littćraires. Lieur contenu se dilate par polysćmie, agglutination 
et nuances continuelles. 

Lorsquwelle est pensće dans le cadre de sa sphere la plus large, la 
comódie accuse plus difficilement sa diffórence spócifique. Le genre le 
plus proche est alors dósignć, selon les circonstances, comme ćtant: la 
<poćsie», «carmina», «drama» (piece de thćatre), respectivement «fabula» 
(Donatus, Lydos) 25 et surtout le «poeme dramatique», surtout dans la 
doctrine classique 2%, en prolongement de la Renaissance (Scaliger). De 
cette maniere, la comódie reprend toutes les ambiguitćs de l'idóe de 

19 P, Voltz, La Comćdie, Paris 1964, p. 35, 195; Gilbert, op. cit., p. 556— 
558; Wimsatt, Jr., op. czł., p. 175. 

20 Sir Ph. Sidney, An Apologie for Poetrie, Cambridge 1938, p. 30. 
21 JJ F. Marmontel, Comćdie, [dans:] Elements de littćrature, Paris 1787, 

vol. 2, p. 142—143. 
22 Abbe Batteux, op. cit., vol. 1, p. 300. 
23 Pelayo, op. cit., vol. 3, p. 422—428. 
24 Ch. Baudelaire, De Vessence du rire et gónćralement du comique dans 

les arts plastiques (1855), [dans:] Oeuvres completes, Paris 1966, p. 985. 
25 Tanasoca, op.cit., p. 235. 
26 R. Bray, La Formation de la doctrine classique en France, Paris 1966, 

p. 333—334. 
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«drame» et de «poćsie», ainsi que l'oscillation inćvitable entre le concept 
de spectacle et de crćation littóraire. 

De lą, A un póle, 1' assimilation mócanique de la comćdie avec la piece 
de theatre, le spectacle dramatique, etc., a l'autre, identification de la 
comćdie avec nimporte quel type d'ouvrage littćraire, quel qu'en soit le 
genre. Dans cette hypothese, qu'est-ce qui ne devient pas «comódie»? 
Lorsqu'il ć6voque la vie dans la maison d'Ulysse, Homere ćcrit «une sorte 
de comódie de moeurs et de caracteres» (Traitć du sublime, IX). L'Odys- 
sće serait donc une «comódie». De meme, la Divina Commedia, dans lin- 
terpretation de Dante lui-mEeme, est une «narration poćtique», initiale- 
ment tragique, dont la fin est heureuse. La preuve... l Enfer et le Paradis, 
argumentation vćritablement poćtique (Ep. XIII). Si nous ajoutons a tout 
celą que les fables de La Fontaine sont «une ample comećdie en cent actes 
divers» et que lą Comódie humaine de Balzac est effectivement obsódće 
par lidee et la metaphore la comćdie ?7, nous constatons a quel point la 
notion s'est ćtandue. La comódie devient alors une mótaphore pour 
Pimage littćraire de toute l existence contemplće sous l'angle critique du 
spectacle visuel. 

La varićtć des especes de comódie, l abondance des criteres de clas- 
sification, leur grande confusion, sont autant de preuves dans le meme 
sens. Sur le parcours de l'ćvolution du concept de comódie apparait toute 
une sćrie de dćterminations, la plupart extra-esthćtiques, certaines «góo- 
graphiques» (comódie a litalienne, a lespagnole, comme au 
XVIIe siecle francais), d'autres strictement professionnelles, thćatrales, 
dramatiques, identifićes des l'antiquitć. Mais sur quels fondements? Les 
dćfinitions adoptóes sont róvćlatrices: les comćdies atellanes ont pris leur 
nom de... la localitć ou elles ont ćtć joućes, togatae viennent de... la toge 
des personnages, planipediae des pieds nus des acteurs, tabernariae pro- 
viennent des... tavernes frćquentćes par les personnages du peuple, etc. 
La liste, beaucoup plus fournie, de signification strictement historique, 
dóćmontre pleinement le caractere purement empirique de ces pseudo- 
-concepts. S'il existe encore l'ombre d'un doute sur le caractere conven- 
tionnel de ce type de dófinition littćraire, la nomenclature antique des 
comćdies (qui comprend aussi motoriae, palliatae, rhinthenicae, praetec- 
tae, trabatae, etc.) 28 vient la dissiper dćfinitivement. 

D'autres effets de la confusion entre le thćatre dramatique et le thó- 
 

21 TI, Frappier-Mazur, La Mćtaphore thćdtrale dans la «Comćdie humaine», 
«Revue d'histoire littóraire de la France», 1970, no 1, p. 74. 

że Tanasoca, op. cit., p. 235; Marmontel, op. cit., p. 155; Comódie, [dans:] 
Encyclopódie ou Dictionnaire raisonć des Sciences, des arts et des mótiers, Livou- 
rne 1771, vol. 3, p. 634. 



38 Adrian Marino 

atre comique sont les comćdies dites industrielles, professionnelles, com- 
merciales, a commencer par le mimus antique et finissant par la com- 
media dell'arte 2%, la commedia sostenuta, la commedia erudita, la co- 
módie-ballet — spócifique du gońt baroque — la comódie de boulevard, 
le vaudeville, etc. Dans la mesure dans laquelle les situations et les «mas- 
ques» ćminemment typisćes de ces genres expriment des situations comi- 
ques universelles, leur extension hors du champ de la littćrature n'est 
pas possible. Ce qui reste contestable, c'est la tendance de faire sortir 
des attributs esthetiques de certains ćlćments de technique et d'accessoi- 
res de thóćatre ou des maneges des histrions. 

La typologie de la comódie est fondće, semble-t-il, sur la classification 
de I'objet de 1'«imitation», respectivement de Iobservation comique: non 
moins traditionnelle, reprise aussi de nos jours %, fixóe entre deux ex- 
tremes: la farce et le drame. En effet, la comódie oscille entre ces limites: 
celle du comique pur, integral, dans des termes qui restent a próciser, et 
celle du drame qui tend 4 absorber et A annihiler le comique pur, con- 
verti en une synthese super-comique. Pour le reste, a lintórieur de I'e- 
ventail largement ouvert, s'inscerit toute une sćrie d'espóces intermódiai- 
res qui ont tendance A ćclater en autant de comódies possibles que de 
types de situations comiques. Plus que les critiques et les esthóticiens, 
les auteurs ont I'intuition, surtout A ce point, de la personnalitć difficile 
a dófinir des comódies qu'ils ćcrivent. D'ou Iapparition de sous-titres, 
a premiere vue fantaisistes: «comódie d'une haute conjoncture» (Diirren- 
matt), «farce lyrique» (Claudel), «une espece de comódie» (V. I. Popa), 
etc. Le createur sent d'instinct que I'ćtiquette de «comódie» demeure 
toujours trop ćtriquće, trop imprócise, et en essence, il a raison. 

En gćnćral, les genres de la comódie se groupent selon les lignes de 
force des «sujets» comiques, mais il faut noter que le langage th6dtral 
influence pleinement presque toutes les dófinitions: a) la comódie d'in- 
trigue avec ses variantes: la comedie des erreurs, la commedia di capa 
y espada, la comćdie de genre, etc., dont I'ćtalon hypertrophić et schóma- 
tisć est la farce avec toute une sćrie d'espóces apparentóes, antiques, 
medićvales et modernes: ridicula, parada, parodia, soties, moralites, etc.; 
b) la comódie de caractere (appelóe aussi dans la terminologie ' 
anglo-saxonne celle des <humeurs»), qui se propose 4 I'origine d'intćriori- 
ser et de naturaliser le schóćmatisme des masques de la commedia dell'- 
arte; c) la comćdie de moeurs, collectives ou individuelles, realiste, 

9% B. Croce, Intorno alla «Commedia dell'arte», [dans:] Poesia popolare, 
poesia d'arte, Bari 1958, p. 507—518. 

30 Geschehnis-Komódie, Charakter-Kómodie, Raum-Komódie — cf.W. Ka yser, 
Das sprachliche Kunstwerk, Bern-Miinchen 1969, p. 383. 
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naturaliste, la comóćdie rosse. La classification est en meme temps 
prócise et vague, exacte et purement thóorique, car toute comódie, n'exis- 
tant jamais a letat pur, participe dans une certaine mesure A tous les 
trois types. Il y a longtemps que le phćnomene a ćtć observć 31, Les typo- 
logies, simples abstractions, sont toujours utopiques. 

Le cas de la comódie mixte, impure, associóe au drame et meme A la 
tragódie, phćnomene d'expćrience antique (Komoitragoidia, hilarotra- 
goidia) 32 confirme la meme observation. La rćalitć objective et la justi- 
fication thćorique des genres mixtes demeure partout la meme: le phóno- 
mene associe les essences, la vie combine les situations les plus contra- 
dictoires, la perception littćraire ćtant dialectique. D'od toute la thóorie de 
la tragi-comódie, reprise en termes modernes: drame comi- 
que, farce tragique (telle chez Eugene Ionesco) 3%, comedie 
noire, infratragóćdie, comódie absurde; du drame dans 
le sens du XVIII£ siecle, celui de «comóćdie sćrieuse»; de la comódie 
hóćroique a sujet de comódie et hóros de tragódie; de la comódie 
historique, dans le sens baroque de drame historique, de la co m6ć- 
die sentimentale%, typique du XVIIIE siecle (larmoyante, afflic- 
ting, riihrende Lustspiele), oi Ion pleure et l'on rit dans les limites du 
comique bonhomme qui ćveille la sympathie, non sans une bonne dose 
de convention. A cótć de ces espóces thćatrales, apparaissent aussi des 
constructions purement thćoriques: la comedia lirica y ideal (Aristophane), 
la comedia-novela (Lope de Vega), la comedia caprichosa y fantóstica %, 
etc. Formations gratuites et cependant possibles par I'association de l'idóe 
de comique A toute production littóraire. 

Il existe aussi une acception purement nógative de 
Tidće de comódie, produite par contamination thćatrale exXcessive, au 
niveau artificiel et cabotin. Le sens de certains raisonnements tels que: 
«une vraie comćdie», «il joue la comćdie», etc. sanctionne la simulation, 
la contrefacgon, le mensonge, le manque de sincóritćó. La rćaction appar- 
tient au langage populaire, au bon sens infus dans la masse. Cependant, 
nous notons des prises de position d'orientation semblable aussi dans la 
sphere littćraire. La comódie est souvent repoussće au nom de I'idóe de 
vraisemblance, hostile A tout ce qui est exagórć et artificiel, comique 
 

31 Blair, op. cit., vol. 3, p. 348—349. 
32 Pickard, op. cit., p. 288—289, 
38 Une ćtude roumaine rócente adopte ce titre: R. Munteanu, Farsa tragicó, 

Bucuresti 1970. 

«O. Goldsmith, An Essay on the Theatre, or a Comparison between Laug- 
hing and Sentimental Comedy (1772), cf. Clark, op. cit., p. 236—238; G. Lanson, 
Nivelle de la Chaussće et la comćdie larmoyante, Paris 1887. 

38 Pelayo, op. cit., vol. 3, p. 422. 
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inelus 6, et de l'idće d'authenticitć dans l'esprit du romantisme. La co- 
módie ne s'arrete souvent qu'a la surface; la nature humaine profonde 
ćchappe a lobservation comique extórieure, inćvitablement superficielle *7. 
On retient aussi le mópris pour le cótć commercial, industrieux, du style 
Scribe qui s'est manifestć au milieu du siecle passć par un vćritable 
conflit entre littórature et comedie 38. 

UWAGI O EWOLUCJI POJĘCIA „KOMEDIA 

STRESZCZENIE 

Znaczenie pierwotne komedii, dominujące, to widowisko lub sztuka 
teatralna (piece de thćdtre), wyspecjalizowana od starożytności w przedstawia- 
niu śmieszności i w wywoływaniu śmiechu; stąd: komedia=sztuka komicz- 
na. To fundamentalne znaczenie ulegać będzie powolnej ewolucji i późniejszemu 
uogólnieniu. Punktem wyjścia, podstawowym impulsem komizmu, jest umysł kry- 
tyczny, postawa potępiająca, satyryczna. Geneza dionizyjska, ludowy charakter saty- 
ryczny starożytnej komedii wchodzą tu także w grę. Specyficzny przedmiot komedii 
został ustalony jeszcze w starożytności: wady i ułomności moralne, poddane satyrze 
i krytyce moralnej. Ułomności są uosobione w charakterach, maskach, 
typach komicznych. Tradycyjne środowisko społeczne w komedii jest ludo- 
we, niskiego pochodzenia, demokratyczne (jednostki z ludu, chłopi, biedacy) — 
z przedłużeniami w aktualnej obserwacji realistycznej. Antyczna teoria mimetyczna 
umacnia realistyczne powołanie komedii — imitatio vitae. Brak ścisłości w definicji 
komedii ujawnia oscylacja jej odniesień pomiędzy poezją a dramatem z jed- 
nej strony, a z drugiej pomiędzy utworem literackim a widowiskiem. 
Charakteryzuje komedię tendencja do zasymilowania się ze sztuką teatralną (piece 
de thćdtre), z widowiskiem dramatycznym; przy rozszerzeniu pojęcia z dziełem 

- literackim wszelkiego typu (Boska Komedia, Komedia ludzka). Uderza wielka roz- 
maitość odmian komedii — o dominancie konwencjonalnej, geograficznej, zawodo- 
wej. Także oscylacja pomiędzy farsą a dramatem, z ich nakładaniem się na siebie, 
w konsekwencji ich klasyfikacja według przedmiotów: komedia intrygi, komedia 
charakteru, tragikomedia, komedia heroiczna, komedia historyczna. Komedia otrzy- 
muje także znaczenie negatywne: oznacza tyle co charakter sztuczny, ka- 
botynizm, udawanie, nieszczerość. 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 

36 Blair, op.cit., vol. 3, p. 349—350. 
37 U. Foseolo — cf. R. Wellek, A History of Modern Criticism, London 1961, 

vol. 2, p. 270. 
38 Voltz, op. cit., p. 130—135. 


