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GENRE ET ART LITTERAIRES SURTOUT DANS LA CREATION 
FOLKLORIQUE 

Parmi les problemes que lon discute depuis longtemps avec 
acharnement se range aussi celui du droit a l'existence des genres lit- 
tćraires et par consćquent de la gónologie comme science. Des persona- 
lites marquantes et apres elles des chercheurs moins connus nient, quel- 
quefois avec violence, l'existence des genres comme une rćalitć littćraire. 

Quoique, dans la culture des temps modernes, le probleme des genres 
littćraires ait ćte posć depuis Lessing (voir ses Abhandlungen iiber die 
Fabel, 1759, ses idćes sur les «petits genres littćraires» et sur le renou- 
vellement du drame allemand etc.), cest peut-etre Benedetto Croce, qui, 
pour la premiere fois, au commencement de notre siecle, a repudić bru- 
talement toute importance esthćtique accordće aux genres littóraires, en de- 
clarant que «la thćorie des genres littóraires est, au fond, le plus grand 
triomphe d'une erreur intćlectualiste» '. parce que les ćcrivains font 
semblant seulement dobćir aux principes des genres, en realitć ils ne 
les respectent pas?, les genres se renouvellent sans cesse, de nouveaux 
genres surgissent et, en góćnćral, les genres littćraires sont ce que 
sont les groupements des livres dans une bibliotheque, par matieres, 
par sćries d'ćditeurs ou par formats, mais ce serait absurde d'essayer 
faire de la thóorie esthótique avec de tels rangements 3. 

1B. Croce, Estetica come scienza dell' espressione e linguistica generale, 
2e ćd. revue par l'auteur, Milano 1904, p. 38: «Ma il maggior trionfo dell'errore 
intellectualistico e nella teorica dei seneri artistici e letterarii [...]» 

2 Op. cit., p. 40: «Gli artisti pero, per quanto a parole o con finte ubbidienze 
abbian mostrato di accettarle, in realta han sempre le fiche a queste leggi dei ge- 
neri [...]» 

3 Op. cit., p. 41: «In una biblioteca occorre pure ordinar, in qualche modo, 
i volumini [...] per materie [...] ed ora piu spesso per serie di editori o per formati. 
Chi potrebbe negar la necessita e lutilita di tali aggruppamenti? Ma che cosa si 
direbbe se uno si mettesse ad indagare sul serio le leggi letterarie [..] di 



6 lon C. Chitimia 

Il n'est pas nócessaire de prósenter ici I'histoire des discussions, avant 
ou aprćs Crcce4%, II suffit de dire si l'autoritć et le verve de celui-ci 
ont ćbranle ou non łe systeme des genres dans la pensće de beaucoup de 
critiques et historiens littćraires, qui ont exprime leur cpinion dans des 
articles cu communiqućs prósentós 4 des confćrences internationales, 
dans les sćances de divers cercles scientifiques etc. Les ćtudes sur la 
thćorie esthótique des genres se sont visiklement dóveloppóes. Mais 
a nos jeurs, lorsque Uart et ła littćrature ont pris des formes diverses 
et «extravagantes», on a ccmmencć a douter de la viabilitć des genres 
«classiques», quelquefois en les rejetant ccmme vetustes et sans aucune 
stabilite. Donc ce n'est pas par hazard que les genres littćraires sont re- 
venus dernierement dans le fond des discussions, portóes souvent avec 
acuitć, par exemple dans la littórature americaine 5. 

Il faut convenir que les genres littćraires sont une realitć. Il y aura 
toujours une «structure» littćraire lyrique, une autre ćpique et de móme 
une structure dramatique. Certains critiques, et meme des ćcrivains, ont 
le droit de discuter ce probleme, de nier l'existence des genres, mais cela 

qvali aggruppamenti affato arbitrarii e volti al comodo pratico? Eppure, chi si 
desse e una tale impresa, farebbe precisamente ció che fanno gl'indagatori delle 
leggi estetiche dei generi letterarii ed artistici». 

+ On pkeut rappeler ici: les icóes de V. Hugo, dans la Prejace de «Cromwell» 
(1827), sur l'ordre historique des genres fondamenteux: poćsie lyrique, epopć:, 
Cramo; celios de V. G. Belinski sur ia «iivision de la poćsie en genres et espe- 
ces» (Polnce sobranie sotcehinenii, Moskva 1933-1959, t. 5, pp. 9 et suiv.); les travaux 
de F. Brunetićroe, surtout L'Evolution de la poćsie lyrique en France au dix- 
-neuvieme siecie, Paris 1895; la thćorie confuse dErnest Bovet (Lyrisme, ćpopće, 
drame, Paris 1911), fondec sur les idćes de V. Hugo: lobinion de T. Vianu, Este- 
tica, 2e ed., Bucuresti 1939, p. 194 («les genres sont des produits historiques et en 
consćquence capables de se transformer ou de disparaitre»); L. Rusu, Estetica 
poeziei lirice, Cluj 1944 (discussions sur l'origine et le dćveloppement des genres); 
O. Papadima, Citeva observafii in problema genurilor literare, «Limba si lite- 
ratura» III 1957, pp. 215-236 (les genres ne sont bas des rćalites historiques, mais 
des attitudes humaines: ils se melangent, inais ne disparaissent pas); M. Novicov, 
Estetica romanului, «Revista de istorie gi teorie literara» XIII 1964, No 1, pp. 51-72. 
Voir aussi les travaux du Congres de Lyon (1939), consacrós aux genres, et publićs 
dans «Helicon» II, Nos 2-3, et les travaux de la Confórence de litierature com- 
parće de Budapest 1963: La Littórature coinparee en Europe Orientale, Budapest 
1963. Pour la bibliographie des idees, concernant les genres littóraires, voir surtout 
S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, Ve partie: «Rodzaj lite- 
racki», Warszawa 1965, pp. 6 et suiv. 

5 Voir les travaux (de divers hommes de science) publićs par R. S. Crane, 
Critics and Criticism. Ancient and Modern, Chicago 1952; R. Weimann, «New 
Criticism» und die Entwickleng bdrgerlichen Literaturwissenschaft. Geschichte und 
Kritik neuer Interpretationsmethoden, Halle 1962: I Sławińska, Problem gatun- 
ków literacnich w kręgu krytyków z Chicago, «Zagadnienia Rodzajów Literackich» 
VI 1963, cahier 1 (10). 
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ne signifie point qu'ils ont rćussi a detruire les genres et les especes. On 
ne peut pas próvcir ce que ser lu littóruttre des millćnaires futurs, 
mais en jugeant d'aprós son ćvolution passće et d'aprćs la creation que 
nous avons sous les yeux, elle ne pourra rompre totalement avec l'ex- 
pórience humaine antćrieure. Au fond, I«antireman» de nos jours est 
toutefois un roman ou du moins une sorte de roman (on ne lappelle pas 
p. ex. «madrigal»). De meme, I «antithćatre» reste lić au theatre, il est 
reprósentć sur la scene. D'autres «inventions» litteraires peuvent €tre 
rangóes d'un cótć ou de lautre. Il y a du chaos seulement dans les 
esprits chaotiques. La raison humaine aime toutefois l'ordre et la celassi- 
fication. 

Mais il faut convenir aussi que les genres littćraires ne sont pas 
immuables et que lon ne peut pas imposer aux crćateurs des regles 
«gónćriques» comme on a procódć, par exemple, a l'ećpoque du classi- 
cisme franqais. Le crćateur dispose de la libertć de choisir le theme et de 
lui tailler une structure, qui correspond le mieux 4 sa vision. Il a le droit 
d'innover, de «crćer», et lui seul est responsable de la rćussite ou de 
łechec de sa tentative, non seulement aupres des spócialistes, mais de 
mćóemie aupres des lecteurs qui, eux aussi, ont une culture et un godt 
artistique, plus dóveloppós qu'autrefois. La genologie, comme un im- 
portant secteur de la science littćraire, A vrai dire ne s'arróte pas A une 
oeuvre, ni meme a un auteur, elle ćtudie et doit ćtablir, A notre avis, 
les structures des genres d'une ćpoque ou d'une litterature nationale, en 
ce que chacune a de commun ou de spócifique. Par cela on poursuit et 
dótermine le dynamisme des genres. Il y: a des littóćratures qui, a une 
ćpoque quelconque, ont cultivć plutót un genre (espece) qu'un autre. 
Faut-il rappeler la tragedie grecque et la comćdie latine ou le poeme 
ćpique italien et la poćsie lyrique francaise a lóćpoque de la Renaissan- 
ce? Le meme genre a des traits diffćrents dans une littórature ou dans 
une autre, chez un ócrivain ou chez un autre. Quoique surgies de la 
móme source ćsopique, les fables de Lessing, aux lignes de gravure, ont 
tout a fait une autre structure et un autre art que celles de la Fontaine, 
et la dramaturgie francaise du XVII* siecle porte d'autres signes distinc- 
tifs que celłe de I'Angleterre du móme siecle. 

De plus en plus, la science devient de proportions mondiales. Pour 
coordonner les travaux et parler le meme langage, les savants ont besoin 
de se servir d'une terminologie adćquate, bien dćfinie et gónóralement 
acceptće. Il s'agit des noms des genres, correspondants rigoureux des 
goncepts et des objets gónologiques *. Certainement les gónologues peu- 

6 Voir le rapport de ces notions chez S$. Skwarczyńska, Un Probleme 
fondamental meconnu de la gónologie, «Zagadnienia Rodzajów Literackich» VIII 
1966, cahier 2 (135), pp. 17-31. 
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vent ćtablir, par collaboration, une terminologie de valeur commune, 
universelle, pour les genres existant presque dans toutes les littćratures 
du monde, et une terminologie particuliere, zonale ou nationale, de 
valeur spóciale, qui elle meme va dćmontrer I'esprit crćateur des peuples 
et la diversitć des structures littćraires 7. 

Naturellement, les diffórents profils architectoniques des genres sont 
des ćlóments esthótiques tres importants pour le complexe de l'art 
littóraire, mais ce n'est pas Vart meme. Il faut pousser les choses en 
avant. Ce sont d'autres disciplines qui entrent en jeu et approfondissent 
lart d'une oeuvre, d'un ćcrivain, d'un mouvement |littćraire etc.: 
Ihistoire, la critique, la stylistique littćraires, la littćrature comparće 
ete., chacune en poursuivant un objectif spócial a l'aide d'une mćthode 
spćciale. 

Sans doute, les genres littćraires se sont ceristallisćs, primodialement 
et en partie, dans le folklore et ensuite ils ont ćtć mieux dófinis et 
beaucoup enrichis dans la crćation individuelle cultivće. On peut donc 
examiner et envisager le rapport des genres et de l'art littćraire aussi 
dans le domaine de la crćation orale. Par exemple, parmi les especes 
ćpiques en prose (mythe, legende, conte superstitieux, anecdote etc. *) ce 
sont les contes de fóes (aux ćlćments merveilleux, fantastiques) qui 
excellent partout dans le monde. Mais, si I'espece et l'idće centrale d'un 
motif universellement rópandu sont presque les mćmes, la vision de 
I'ensemble, I'architectonique narrative (liaison des ćpisodes), les details 
artistiques (atmosphere gónćrale, innovations, spócificitć stylistique etc.) 
le plus souvent sont radicalement differents. Nous citerions ici le motif 
tres connu de La Belle et la Bóte, qui en Ocecident s'est constituć en 
un conte «merveilleux», dont le monstre est d'une gentillesse cheva- 
leresque envers la jeune fille qui lui tient compagnie (proches variantes 
dans le folklore polonais9), pendant que dans les variantes sud-est 
europćennes l'atmosphere est patriarcale, parfois primitive, le hćros 
est honnćte, mais il manifeste un coeur a peu pres dur vis-a-vis de la 
jeune femme malheureuse 10, D'ailleurs la comparaison de plusieurs va- 

TLa revue «Zagadnienia Rodzajów Literackich» (Łódź) publie des matćriaux 
concernant les genres, plutót les espóces litteraires, les moins connus, des diver - 

ses littóćratures. 
8 La terminologie folklorique a, elle aussi, besoin, en plan universel, des 

prócisions. 
9 Voir celle, plus accesible, publiće par R. Zmorski: Straszny potwór, [dans:] 

Podania i baśnie ludu, ćd. H. Syska, Warszawa 1955, p. 49-60. 
10 Voir surtout la variante roumaine Uitatul (L'Oublić) chez G. 1 Piti$ 

(«Convorbiri literare» XXV 1891, pp. 267-273; il y a beaucoup d'autres variantes aux 
traits distincts, publićes par d'autres collectionneurs; voir encore des variantes 
serbocroates d'une atmosphere et vision singulieres: V. Karadźić, Volksmir- 
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riantes de ce motif prouve de fagon indćniable combien riches sont les 
constructions et les moyens artistiques de la narration populaire, non 
seulement d'un peuple a lautre, mais aussi d'une rógion a lautre du 
meme pays 1. Souvent la perception des details est tres variable. Par 
exemple, l'animal-monstre des contes slaves (v. sl. zmija, rus. zmiej, 
pol. smok etc. 'dragon') dans tout les contes roumains est devenu hom-= 
me-monstre, gćant, qui dispose maintes fois de tendresse et sensibilitć 
humaine, ćtant toutefois, d'apres son nom (zmeu), bon frere des 
monstres slaves 12. 

Si lon examine maintenant la poćsie ćpique en vers, A savoir la ballade 
(y compris la «byline» russe et l'«epos» serbocroate), on ne pourra 
nier l'existence d'une telle classe aux caractćristiques distinctives. Mais 
si Von approfondit l'art dont dispose la ballade populaire dans ses 
hypostases diverses: historique, zonale, nationale, on constate d'abord 
qu'il y a une «orchestration» assez variće des ćlćments dits gónćriques 
et puis que les nuances cromatiques des tableaux changent avec le 
complexe social d'un moment et d'un pays et avec I'ensemble poćtique 
local. La «byline» russe, par exemple, possede en gónćral beaucoup de 
traits des contes de fóes. Le fantastique y domine. Ilia Mourometz est 
un hćros de contes merveilleux, il lutte avec «des fantasmes noires», 
il saute avec son cheval surnaturel les vallćes, de colline en colline %, 
le monstre Solovei Razboinik dćtruit d'un seul sifflement des citós 
entieres 14, Idolistche a la móćme force gigantesque 15, Sviatogor est un 
gćant qui prend Mourometz et l'enfonce (avec son cheval) dans sa 
poche 16, mais a la fin Mourometz sort victorieux comme le prince 
charmant d'un conte populaire. Dobrynia, d'une autre byline, lutte 
avec le dragon A trois tetes et douze queues !7, et Sadko de Novgorod 
descend au fond de la mer pour y s'entretenir avec l'empereur de celle- 

chen der Serben, Beriin 1854 (Der Schlangenbrdiutigam et aussi Wieder vom 
Schlangenbriutigam); V. Djurić, Srpskohrvatske bajke, Sarajevo 1957 (Zmija 
mladożenja). 

1 Voir des variantes indiqućes par les catalogues systómatiques des contes 
populaires sous le type 425; voir aussi J. Bolte et G. Polivka, Anmerkungen 
zu den «Kinder- und Hausmirchen» der Briider Grimm, t. 2, Leipzig 1914, pp. 245 
et suiv. et L. Saineanu, Basmele romdnilor, Bucuresti 1895, pp. 231 et suiv. 

12 I] ne s'agit pas ici d'une simple ćvolution sćmantique, puisque les termes 
y sont lićs strictement A un ancien mythe. 

18 Voir A. F. Hilferding, Onezhskie byliny, S. Petersburg, 1873, No 74 
(Ilia i Solovei Razboinik). 

14 Op. cit., No 74. 
5 P. V. Kirejevski, Pesni, cahier 4, Moskva 1862, pp. 22-38 (Ilia Mouro- 

metz i Idolistche). 
s Hilferding, op. cit., No 270 (Sviatogor). 
1 Op. cit., No 79 (Dobrynia i Zmiej). 
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-ci 18, Si dans la byline russe la fantaisie travaille copieusement partout, 
dans la ballade roumaine, les choses et les hćros restent lićs au róel. 
Rien ne laisse l'impression de l'irrćel. Un Corbea est vraiment empri- 
sonnć par le volvode et il saute magnifiquement les murs de la cour 
fóodale avec son cheval, que lui apporte sa móre pour le montrer aux 
fóodaux, dont aucun ne peut le chevaucher 9; un Novac envoie chez 
son pere un corbeau pour lui faire connaitre que son fils est emprisonnć 
par les Turcs 0, mais ce sont des ćlóćments accessoires, qui ne gatent 
pas le naturel du tableau. L'heroisme des personages reste dans les 
limites du possible. Toma Alimoche est frappć lichement avec le glaive 
par son adversaire, qui s'enfuit. Alimoche ramasse sous la ceinture ses 
intestins versćs, il commence avec son cheval une fantastique poursuite, 
rejoint l'ennemi et le tue d'un coup. Puis il prie son cheval de le 
ramener dans un endroit de la forćt bien cher a lui, ou il meurt 2, 
Pourtant, ce qui intóresse dans la plupart des ballades roumaines ce 
n'est pas seulement le dćroulement ćpique de Faction le plus souvent 
trós dynamique et dramatique, mais aussi et plutót les notes et les 
images lyriques qui sont introduites dans la structure ćpique de la 
ballade: l'attachement du hćros pour la nature et la protóction de celle-ci 
envers lui, l'amitić a peu pres humaine entre le cheval et I' homme, 
des tableaux descriptifs, des mćditations lyriques. Voila, par exemple, 
comment prend part la forćt a la mort de Toma Alimoche: 

La foret tremblait, 
Les ormes, les sapins 
Se balancaient 
Les hetres, les planes 
Se penchaient, 
Son front 
En rafraichissaient 
Et sa main 
Lui baisaient, 
En frómissant, le pleuraient 22. 

Comme telle il y a dans cette ballade d'autres images lyriques, módi- 
tations du hćros lui-meme, avant sa mort. Et si nous ajoutons qu'une 

18 P. N. Rybnikov, Pesni, Moskva 1910, t. 2, No 134. 
is Une variante chez G. D. Teodorescu, Poezii populare romdne, Bucu- 

resti 1885, pp. 517-527: Corbea (entre autres on dit gue le cheval avait mangć du 
feu, ce qui n'affecte point le rćel de l'image). 

w V. Alecsandri, Poezii poporale. Balade, Iassy 1853, t. 2, pp. 58-63. 
24 Teodorescu, op. cit., pp. 581-584 (Toma Alimo$). 
22 Op. cit., p. 584. Sans doute notre transposition en francais ne peut ćgaler 

rexpressivitć de PMoriginal, que nous reproduisons ici: «Codrul se cutremura, 
[Ulmi gi brazi | se clatina, | Fagi si paltini | se pleca, | Fruntea | de i-o rAcorea, 
| Mina | ch i-o sóruta | $i cu freamśt il plingea». 
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des plus belles ballades roumaines, la Mioritsa (L'Agnelette), qui envi- 
sage le drame d'un jeune berger tuć par ses compagnons, est par excel- 
lence un splendide ćpanchement lyrique d'un ć€tre destinć a la mort %, 
on voit que les ćlćments gćnćriques s'entrelacent quelquefois avec 
harmonie et sans que la spócificitć de l'espóce soit disparue. 

Tandis que l'action des chants ćpiques roumains se passe dans un 
isolement quelconque du hóćros, sur une petite scene intime, au milieu 
de la nature, I'action de I'«ćpos» serbocroate se dóroule sur une grande 
scene (de cour fćodale), par cycles historiques, souvent autour des 
personnages de marque, maitres de 1'histoire (en rćalitó et dans I'ima- 
gination populaire). L'ampleur des choses et la technique spóciale de 
rćcitation a l'aide de la guzla, le caractere profondóment dramatique 
des ćvćnements font de la poćsie ćpique serbocroate une crćation tout 
a fait spócifique. Elle a des traits thćatrals, mais les indices principaux 
restent de belle structure et d'art ćpique. Y a-t-il besoin de rappeler la 
cćlebre Hasanaginica 4, connue depuis le KXVIIIe siecle, hautement 
appróciće par Goethe, Herder, Mickiewicz etc? Et Le Mariage du prince 
Voukachine %, Le Mariage de Maxime Tsernojević %, La Construction de 
Skadar 21, Betchir Aga et le jeune Radoitsa 28 etc? Ce sont des chefs- 
-d'oeuvre de l'ćpique folklorique universelle. La ballade polonaise, 
quoique moins dćveloppće, possede toutefois des lignes artistiques parti- 
culieres: il s'agit des vestiges d'anciens chants, plus ou moins universels 
(Hero i Leander %, Ojciec i trzy córy — le motif du roi Lear %, Pani 
pana zabiła %!, Podolanka %2 etc.) qui ont une forme fragmentaire cinscrip- 
tionale» comme s'ils ćtaient taillćs en pierre. Par contre, les ballades 
allemandes et francaises et surtout le romancero francais, ont tres sou- 
vent la cadence de I'ancienne ballada ou ballata, pośme a danser. Donc, 
le rapport genre et art est bien complexe et varić. 

Presque chaque littćrature nationale (folklorique ou cultivóe) a une 
dominante (ou des dominantes) de genre. Par exemple, si dans le folklore 
serbocroate ce sont l'«ćpos» et l'ćpique qui donnent le ton a la crćation 
folklorique (la poćsie lyrique y est moins significative), dans la poćsie 

28 Voir une variante dans Iantologie de O. Densu sianu, Florilege des 
chants populaires roumaims, traduit par Marie Holban, Paris 1934, pp. 87 et suiv. 

M V. Karadżić, Srpske narodne pjesme, Wien 1846, t. 3, No 81. 
25 Op. cit., Wien 1845, t. 2, No 73. 
26 Op. cit., No 88. 
27 Op. cit., No 26. 

8 L. Marjanović, Hrvatske narodne pjesme, Zagreb 1864, t. 1, No 17. 
*% J.S. Bystroń, Polska pieśń ludowa, Kraków 1925, No 19. 
% J, Przyboś, Jabłoneczka, Warszawa 1953, pp. 134-135, 
% S, Czernik, Polska epika ludowa, Wrocław 1958, pp. 119-121. 
32 Op. cit., p. 124. 
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populaire roumaine la dominante en est, A notre avis, la doina, espóce 
lyrique spócifique, sorte de confession et mćditation mćlancolique de 
Ilhomme isolć au milieu de la nature, du berger dans la montagne, du 
laboureur derriere la charrue. En plus, la doina a une musique d'une 
tonalitć particuliere. Le chanteur est tellement ćpris de son chant que, 
dans sa conception, la dożna a la force de sensibiliser meme les animaux: 

Quand mes boeufs entend' chanter 
Ils łabour' champs et marais 3 
Ma doina s'ils peuv' l'ouir, 
Ils labour'a en maurir 3%. 

L'homme en douleur et la forót en automne, voila le moment d'une 
communion poćtique ćmouvante! 

Las, a qui me lamenter? 
Je m'lamente a la forćt; 
Comm'moi elle est plein'de deuil, 
Il ne lui rest" plus de feuilles, 
Sculement les ramcaux nus, 
Qu'ils soient par les vents battus, 
Par les vents et par les ans, 
Comme moi par mes tourments 3%. 

Si la dołna est spócilique et doeminante a ce point de vue dans le 
folklore roumain, alors on s'explique mieux pourquoi les ćlóments lyri- 
ques sont assez forts dans la ballade móme et dans d'autres espóces: 
chants rituels, charmes etc. Et c'est de cette maniere qu'on peut expli- 
quer aussi, sans doute, le łyrisme caractóristique de la littćrature rou- 
maine cultivće depuis les Conseils de Neagoe Basarab (XVI£ siecle) 
jusqu'au plus grand poete, M. Eminescu (1850—1889), c'est-a-dire depuis 
le lyrisme ingónu et gracieux jusqu'au lyrisme hautement artistique et 
philosophique. Cette situation est d'ailleurs semblable dans beaucoup 
de litteratures: presque dans toute littćrature il y a des ćlements poć- 
tiques spócifiques qui dominent, comme genre. 

A la fin, quil nous soit permis de dire encore quelques mots sur la 
mćthode structuraliste, qu'on applique dernierement aussi dans les re- 
  

3 Exactement: terre dure (seche) et terre molle. 
«a Densusianu, op. cit., p. 3; en original: «Boii mei cind aud doina | Aró 

tarina gi moina; | Boii mei cind łe doinesc ' Arń de se prapadesc». 
38 Op. cit., p. 46: en original: «Jelui-m-ag gi n-am cui | Jelui-m-as codrului: 

| Codru-i jalnic ca gi mine, | CA nici frunza nu-i ramine, | Numai goale cerengu- 
rele | SĄ le bata vinturele, | Vinturele, vremurele, | Ca pe mine gindurele». Il 
y a encore des variantes plus expressives que celle-ci, traduites par Marie 
Holban. 
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cherches de l'art littćraire folklorique 3%. On ne pourrait nier lutilite 
des rćsultats obtenus par cette voie, mais il faut dire qu'on exagere un 
peu, en cofondant le but du «communiquć linguistique» et du «commu- 
niquć artistique». Le premier a pour but I'exactitude de la communica- 
tion entre lćmetteur et le rócepteur, le deuxieme, par les nuances de 
Fexpression et par Iinćffable artistique, est passible d'interprćtations 
largement diverses. C'est la le fond de l'art. Mais c'est une question 
a laquelle nous allons consacrer un article sćparć. 

En conclusion, le rapport genre et art littóćraires pose des problemes 
tres intóressants et il ne faut pas fermer les yeux devant eux et devant 
les formules-cryptogrammes qui au premier coup d'oeil font impression, 
mais qui a une analyse plus profonde restent maintes fois vides de 
sens spćcifique. 

RODZAJ LITERACKI I SZTUKA LITERACKA, SZCZEGÓLNIE W TWÓRCZOŚCI 
FOLKLORYSTYCZNEJ 

STRESZCZENIE 

Zagadnienie rodzajów literackich dyskutuje się gorliwie od dawna, zwłaszcza 
od kiedy Benedetto Croce odrzucił zupełnie ich istnienie jako kategorii estetycz- 
nych w swojej pracy Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale 
(1902). Była to zresztą odpowiedź na poglądy F. Brunetiere'a. Ostatnio wznowiono 
dyskusję głównie z powodu ultramodernistycznych tendencji literackich, które 
usiłują ,zniekształcić” wszelkie normy rodzajowe, aby symulować panowanie ni- 
cości w życiu ludzkim odbite w twórczości. 

Autor stara się udowodnić, że rodzaje literackie istniały zawsze i istnieją tak- 
że dziś nie w „czystym” stanie, lecz jako główne cechy twórcze. Nawet ultra- 
modernistyczne utwory mogą się zmieścić w określonym rodzaju literackim. Trze- 
ba jednak zrozumieć, że rodzaj literacki nie utożsamia się z samą sztuką lite- 
racką, która polega na ogół na pewnej „orkiestracji”, między innymi elementów 
podstawowego rodzaju danego utworu i elementów przejętych z innych rodzajów. 
Można to zaobserwować zarówno w literaturze piśmiennej, jak i w twórczości 
folklorystycznej (niekiedy np. utwory epickie zawierają cechy liryczne). Poza tym 
często zdarza się, że w literaturze tego czy innego narodu dominuje w pewnej 
epoce określony rodzaj literacki. Tak np. w renesansie włoskim wyróżnia się poe- 
mat epicki (T. Tasso), a w renesansie francuskim poezja liryczna (P. de Ronsard); 
rodzaj literacki wchodzi więc w rachubę także w większych okresach kultury. 
Autor ilustruje swoje poglądy przykładami zaczerpniętymi z folkloru. Motywy 
baśniowe są najczęściej jednakowe u różnych narodów, ale ukształtowanie akcji 
oraz tonacja utworu są zupełnie odmienne i należą do określonych stref cywili- 

36 Voir, par exemple, E. K. Kónigis et P. Maranda, Structural Models 
in Folklore, «Midwest Folklore» XII 1962, No 3; S. Golopentia-Eretescu, 
Analiza semantica a poeziei folklorice, «Revista de etnografie gi folclor» XI 1966, 
No 2, etc. 
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zacyjnych: Podobnie np. poezja epicka ma bezwzględnie wspólne cechy twórcze 
u narodów europejskich południowo-wschodnich, ale bylina rosyjska zawiera ele- 
menty fantastyczne rodzaju baśniowego, ballada rumuńska zaś trzyma się rzeczy- 
wistości i często jest przesycona liryzmem, natomiast epos serbsko-chorwacki, na 
wskroś dramatyczny, rozgrywa się jak gdyby na wielkiej scenie teatralnej. Liryka 
dominuje w piśmiennictwie rumuńskim, nic więc dziwnego, że sama literatura 
rumuńska, w przeciwieństwie do innych literatur narodowych, w swoich dziełach 
szczytowych zawiera zasadnicze cechy liryczne. Każda literatura ma pod tym wzglę- 
dem własną podstawę lub tradycję, literacką lub folklorystyczną. 

Ion C. Chifimia 


