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zbędny sprawdzian dla interpretacyjnych 
dociekań, o ile nie przeradza się w jało- 
wą systematykę. Dla krytyki nowej, któ- 
ra ukonstytuowała się we Francji w osta- 
tnim dwudziestołeciu, R. Barthes uważa 
za charakterystyczne związanie ze współ- 
czesnymi kierunkami filozoficznymi (idć- 
ologies). Rozróżnia więc Barthes nurty 
oparte na podłożu egzystencjalizmu, mar- 
ksizmu, psychoanalizy i strukturalizmu. 
Zwięzłe sformułowania określają cechy 
wyróżniające każdego nurtu z wymienie- 
niem wybitnych jego przedstawicieli 
i najważniejszych pozycji bibliograficz- 
nych i czynią z tego rozdziału doskonały 
przewodnik po zawiłych ścieżkach dzi- 
siejszej krytyki francuskiej. 

Skromna w formacie, ale bogata w 
treść książka jest godnym polecenia na- 
bytkiem dla każdej biblioteki. Jej rozdzia- 
ły początkowy i końcowy są łatwym do 
zrozumienia dla nieobeznanych z przed- 
miotem wprowadzeniem w zagadnienia 
krytyki współczesnej. W tych wprowa- 
dzających ramach mieszczą się pełne 
dynamizmu komunikaty z kongresu uka- 
zujące tory współczesnej dyskusji o no- 
wych formach interpretacji dzieła lite- 
rackiego, dyskusji in actu, która stawia- 
jąc problemy, nie zawsze jeszcze docho- 
dzi do ich rozstrzygnięcia. 

Anna Nikliborc, Wrocław 

FRENCH DRAMA OF THE INTER- 
-WAR YEARS: 1918—1939, par Dorothy 
Knowles, M. A., Docteur es Lettres 
en Sorbonne, Officier d'Acadóćmie, Lon- 
dres 1967, George G. Harrap, ss. 334. 

Cette ćtude du thedtre francais de 1918 
a 1939 parut en Angleterre vers la fin 
de 1967 et s'est deja attirće bien des 
€loges. Bien que 300 pages seulement 
soient consacrćes au texte meme de I'e- 
tude, Madame Knowles rćussit a exami- 
ner tous les aspects du thćadtre d'entre 
les deux guerres, d'une fagon a la fois 
prócise mais fort detaillće. Plus de 700 
pieces sont commentćes et Madame Kno- 
wles n'a pas menagć sa peine pour four- 
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nir la date de la premićre reprćsenta- 
tion de toutes les pićces. importantes, 
tout aussi bien que les dates de reprises 
en France et a letranger, en Angle- 
terre surtout puisque le livre s'adresse 
d'abord au public anglais. La periode en- 
tiere est mise a letude d'une maniere 
critique mais sans parti pris. Renommee 
en Angleterre et en Europe comme pro- 
fesseur, metteur en scene et ćcrivain, 
Madame Knowles ecrit toujours en con- 
naissance de cause, grace a ses rapports 
de longue date avec les thćatres, les dra- 
maturges et les mouvements dont elle 
traite. Le lecteur profite des nombreux 
souvenirs personnels de |lauteur qui 
a visitć les salles de theatre en France 
pendant toute sa cariere distinguće. 

Le premier chapitre du livre est con- 
sacrć aux thóćatres et aux animateurs 
dont Iinfluence apres la premiere guerre 
mondiale marqua si profondóćment le 
developpement ultórieur le lart theatral 
en France. Huit chapitres traitent du 
theatre expćrimental sórieux, deux aut- 
res du theatre commercial de Boulevard 
et le dernier trace l'histoire de la con- 
ception du «Theatre Populaire» ou du 
Theatre du Peuple comme Madame Kno- 
wles le dćsigne de prófćrence. Dans un 
court ćpilogue, les conceptions de thea- 
tre de 1940 Aa nos jours sont passćes en 
revue. La repartition est heureuse et 
Madame Knowles fait un tour d'horizon 
complet d'une ćtape des plus intóressan- 
tes et des plus animćes de I'histoire de 
la litterature francaise. 

Quoique Madame Knowles s'occupe du 
theatre entre les deux guerres, elle se 
donne aussi pour tache de relier les expe- 
riences de ces annćes aux idćes qui ont 
dominć dans le theatre a partir de 1940. 
Dans la próface de son livre, l'auteur 
affirme que si les conceptions dramati- 
ques traditionnelles n'avaient pas subi 
Vinfluence des dramaturges des annóes 
vingt et trente, lantithćatre des annćes 
cinquante n'aurait jamais existć, selon 
toute apparence, tel que nous le connais- 
sons. 
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Madame Knowles commence par cta- 
blir la diffórence entre letheatre d'avant- 
-garde et le thćatre de Boulevard, puis 
par analyser les conceptions de thea- 
tre des grands animateurs Copeau, le 
Cartel des Quatre: Dullin, Jouvet, Ba- 
ty et Pitoeff. Elle constate que les 
idóes de Copeau sur l'ensemble d'une 
troupe de thćatre, le respect du texte, 
rimprovisation, Iadmiration de Copeau 
pour la commedia dellVarte, le mime et 
la simplification de la mise en scene au 
point de devenir une stylisation sont 
repris et ćlargis par le Cartel, mais elle 
est soucieuse de faire remarquer la con- 
tribution personnelle des. membres du 
Cartel. Dullin fit appel a la tragedie 
grecque et a l'oeuvre de Moliere tandis 
que Baty ne considóra jamais Moliere. 
Le refus de tous les trois de toute allu- 
sion 4 Tactualitć explique en grande 
partie le manque d'un theśtre «engagć» 
a la suite de la guerre de 1914—1918, 
a la diffórence de la situation en France 
a partir de 1945. La conception d'un lan- 
gage musical, «orchestrć», pour le thea- 
tre et le dósir de voir le public parti- 
ciper A Iaction qui se dóroule sur la 
scene sont deux cachets du gónie de 
Louis Jouvet qui se róvóćlerent plus tard 
d'une importance capitale. La collabora- 
tion de Dullin avec Firmin Gćmier con- 
tribua au dóveloppement du thćatre po- 
pulaire tandis que la notion de partici- 
pation proposće par Jouvet reparaitra 
apres 1945 chez de jeunes dramaturges 
qui voulurent Aa leur tour continuer les 
efforts de rónovation entrepris par An- 
toine et Lugnć-Poć au commencement du 
siecle et qui s'etaient ćpanouis a partir 
de 1918. La recherche de lantiquitć de- 
vanca l'oeuvre de Giraudoux en móme 
temps que la pródilection pour la fan- 
taisie qui se manifesta chez Dullin et 
chez Baty annonca les pieces de Lenor- 
mand et de Simon Gantillon. 

Les rapports entre le thćatre total con- 
cu par Baty et le thćatre de Claudel, ou 
la scene devient un univers en minia- 
ture et ou toutes les ressources de la 
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mise en scene, du dócor, de la musique, 
de la poćsie, d'elćments naturels et sur- 
naturels se róćunissent pour creer une 
seule image du monde, sont bien ćvi- 
dents. Madame Knowles ne permet ja- 
mais au lecteur d'oublier lempire des 
metteurs en scóne sur le róćpertoire du 
theatre car seulement dans les thćdtres 
que dirigeaient les grands animateurs, 
les jeunes dramaturges pouvaient-ils es- 
pćrer faire jouer leurs pieces. 

Le compte rendu que fournit Madame 
Knowles de la pensće d'Antonin Artaud 
est fort important, surtout puisqu'il n'ex- 
iste, en Anglais au moins, aucune ćva- 
luation sćrieuse de sa contribution au 
thóatre. Ses idóes au sujet d'un thćatre 
total et sa prefórence pour le thćatre 
oriental associće a ses jugements nihili- 
stes sur le thóadtre occidental depassent 
de beaucoup les innovations de Copeau 
et du Cartel. Son livre: Le Thódtre et 
son double et le Thedtre de la Cruautć 
qu'il dirigea en 1935 annoncent deja loeu- 
vre de Becket, d'Adamov, d'Ionesco et 
de Genet. Madame Knowles constate que 
les expóriences a Dijon, en 1964 lors des 
reprósentations de Catharsis de Michel 
Parent avaient ćtć annoncćes par Artaud, 
qui, a la difference de Jouvet, avait en- 
visagć non seulement la participation du 
public, mais aussi la reorganisation de ła 
salle de thćdtre afin que la scene entou- 
rat lassistance. Madame Knowles remar- 
que aussi que la róćdition du Thódtre et 
son double en 1955 n'est antóćrieure aux 
pieces d'Ionesco que de cinq ans. 

Jean-Louis Barrault avec son talent re- 
marquable de comódien et de mime, ses 
expóriences de thódtre total et l'enga- 
gement politique de Numance, qu'il mon- 
ta en 1937, rósume en quelque sorte les 
idóćes de ses prócurseurs. Ses mises en 
scene des pióces de Claudel et d'Ionesco 
tómoignent de sa dette a Copeau, A Ar- 
taud, au Cartel. (Il est dommage que 
Tesprit qui le fit monter Numance n'exi- 
stat plus en 1961, łorsque Barrault refusa 
au dernier instant de monter Boulevard 
Durand de Salacrou). A la fin de ce 
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premier chapitre, Madame Knowles te- 
moigne de la minutie de son travail en 
rósumant les efforts de Renć Rocher 
pour relier l avant-garde au Boulevard. 

Les dramaturges sont groupćs dans cet- 
te ćtude selon la portće de leur oeuvre 
plutót que selon la forme. Madame 
Knowles considóćre Cocteau d'abord et la 
facon dont il se sert du ballet et de la 
musique, dans les pieces comme Parade 
et Le Boeuf sur le toit, qui próparent le 
chemin de sa tentative de poćsie au 
thćatre qui est Les Marićs de la Tour 
Eiffel. Les efforts prolongós de Cocteau 
afin d'enrichir le thćatre sont ćtudićs de 
pres et dans l'analyse de Madame Kno- 
wles il s'agit toujours de l'aspect musical 
qui reste au premier plan. L'općra ver- 
bal, Renaud et Armide et L'Aigle d deux 
tetes, qui est construit en forme d'une 
fugue, manifestent de Iinfluence de Jou- 
vet. L'idće du langage qui'est ćvocateur 
sans €tre nócessairement comprćhensible, 
illustree dans La Machine infernale, ou 
le retour dans le passć dans Antigone et 
dans La Machine infernale s'inscrivent 
aussi dans la tradition du Cartel. Dans 
le meme chapitre, le mćlange du bouffon 
et du macabre chez Fernand Cromme- 
lynck, la satire de Renć Benjamin et 
des deux auteurs de Bastos le hardi, 
Lóon Regis et Frangois de Veynes, dć- 
montrent la forte influence de Copeau. La 
thóorie de lunanisme qui est au coeur : 
du thćatre de Jules Romains est montrće 
a cóte de lactualitć des pieces telles que 
Grdce encore pour la terre. Meme chez 
Romains la satire de Knock et le vers 
blanc de Cromedeyre-le-vieil font appel 
aux idćes de Copeau. L/ćvaluation de Ma- 
dame Knowles de l'oeuvre de Roger Vi- 
trac ćtablit les liens entre lćpoque 1918 
et le temps present. Ubu-Roi d'Alfred 
Jarry avait ouvert le chemin et Vitrac 
dans Victor laissa próvoir La Cantatrice 
chauve d'Ionesco dans I'emploi du langa- 
ge pour sa seule valeur de sonoritć. Me- 
me les expćriences d'Armand Gatti dans 
La Vie imaginaire de VEboueur Auguste 
Geai furent devancćes dans Ioeuvre 
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dIvan Goll ou I'on voit trois aspects du 
meme personnage incarnćs en meme 
temps sur la scene. 

En ce qui concerne le drame de lin- 
conscient, Madame Knowles fait l'analy- 
se dótaillćie de |Ioeuvre dramatique 
d'Henri-Renć Lenormand. Ce dernier s'oc- 
cupe du probleme du «moi profond» et 
du «moi superficiel» qu' Henri Bergson 
avait proposć. Le dćcor multiple de Gatti 
est de nouveau próvu dans Les Ratóćs et 
dans Le Simoun et les techniques du ci- 
nóćma quemploie Lenormand dans La 
Folle se rattachent a Iemploi de ces 
memes techniques chez Salacrou. Mada- 
me Knowles souligne le fait que le ci- 
nóma nóćtait pas tres avancć a I'heure 
ou Lenormand ćcrivait et que, par con- 
sćquent, il faut reconnaitre que Lenor- 
mand ne subissait pas l influence directe 
du cinćóma comme cela aurait pu €tre le 
cas chez Salacrou. Le dćsir de Lenor- 
mand d'unir Ilhomme a la nature et le 
róle actif jouć par les ćlćments de la 
nature dans ses pieces lient ćtroitement 
la pensće de Lenormand 4 celle de Baty 
qui, en effet, mit en scene la plupart des 
pieces de Lenormand. Madame Knowles 
analyse l oeuvre dramatique de Francois 
Mauriac et de Roger Martin du Gard 
dans le meme chapitre que celle de Le- 
normand et elle en dógage non seule- 
ment les memes próoccupations psycho- 
logiques mais aussi la móme pluralitć 
d'aspects du «moi», qui doit tant aux the- 
ories de Baty du point de vue de la mise 
en scene. 

L'Ecole du silence, ou de Iinexpliquć, 
prit sa source dans Pellćas et Mćlisande 
de Maeterlinck. Les sentiments cachćs 
des personnages se manifestent a travers 
le silence, les gestes ou móme a travers 
la conversation banale qui exprime 
quand bien meme les ćmotions cachćes. 
Les masques dont se servait Fernand 
Crommelynck sont une des manifesta- 
tions de cette idće qui fut adoptće et 
stylisće par Les Compagnons de la Chi- 
mere, disciples de Gaston Baty. Cette 
meme technique se retrouve dans 1'oeu- 
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vre de Jean-Jacques Bernard, de Denys 
Amiel et de Charles Vildrac, qui se joi- 
gnent aussi par leur observation natura- 
liste et par la simplicitć premćditee de 
leurs pieces. Jean-Victor Pellerin com- 
bine le silence et l'inconscient en intro- 
duisant sur la meme scene des come- 
diens qui reprósentent le moi profond et 
le moi superficiel. Les manifestations 
multiples du meme personnage et lin- 
conscient conviennent bien aux idćes de 
Baty qui monta plusieurs pieces de Pel- 
lerin, y compris Intimitć et Terrain va- 

gue. 
Le cynisme du groupe que reprćsen- 

taient Bernard Zimmer, Stóve Passeur, 
Paul Vialar et Jacques Natanson est im- 
putable a la dósillusion qui suivit la guer- 
re de 1918. L'influence de Jarry et d'Ar- 
taud se laisse percevoir dans la satire 
mordante de Zimmer, et Dullin et Jouvet 
monterent la plupart de ses pieces. Ma- 
dame Knowles fait pourtant remarquer 
que le thćatre de Passeur et de Natan- 
son se rattache plutót au theatre de 
Boulevard. Le jeune Armand Salacrou 
s'opposa au dialogue spirituel et ćtince- 
lant de Natanson et chercha un langage 
litteraire. Les pieces de jeunesse de Sa- 
lacrou sont caractóćrisćes par sa fagon de 
traiter les personnages qui rappelle d'em- 
blóe les pieces de Cocteau et les idćes 
de Jouvet. Les scenes de rappel dans Les 
Frenećtiques et L'Inconnue dArras, le 
mólange du passć avec le present, des 
morts et des vivants dans Les Nuits de la 
colere et lóclairage expćrimental de 
Boulevard Durand rentrent dans les tra- 
ditions de Copeau et du Cartel. 

Madame Knowles classe Jean Sarment 
et Jean Anouilh parmi les Nouveaux 
Romantiques qui avaient rejetć le cyni- 
sme en faveur d'une ćvasion. Sarment 
ćtait un dramaturge de metier et il lui 
fallait se plier devant les exigeances du 
theatre de Boulevard. Anouilh a son 
tour opte pour la «piece bien faite», bien 
que ses pieces tómoignent de l'influence 
de Passeur, de Salacrou, de Lenormand 
et de Giraudoux. En 1962, Anouilh recon- 
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nut ce qu'il devait a Roger Vitrac quand 
il fit jouer Victor. 

L'elćement fantaisiste de Ioeuvre de 
Marcel Achard et linfluence de la com- 
media dell'arte qui se manifesta dans ses 
premieres pieces ne pouvaient qu'attirer 
Dullin et Jouvet. Dullin s'allie avec 
Alexandre Arnoux pour prósenter Moria- 
na et Galvan on le masque et le mime 
remplacent la parole. La Belle au Bois 
dormant et Shehćrazade de Jacques Su- 
pervielle sont de vćritables contes de 
fees poetiques qui comportent toute la 
pensće du Cartel. Dullin, Copeau et Baty 
commanderent meme une sćrie de pićces 
fantaisistes A Jean Variot qui recueillit 
des histoires folkloriques et en fit le 
Thćótre du Rhin. 

Giraudoux, Gide et Claudel sont exa- 
minós dans le cadre du thćńtre littóraire. 
La longue collaboration de Giraudoux et 
de Jouvet n'exige aucune explication 
supplćmentaire car elle est cćlebre. L'a- 
tmosphźre feerique d'Intermezzo, d'Ondi- 
ne et de La Folle de Chaillot et la tradi- 
tion de la commedia dellarie que reprć- 
sente l'iinspecteur dans Intermezzo, mon- 
trent linfluence de Baty, tandis que La 
Guerre de Troie n'aura pas lieu, Sodome 
et Gomorrhe, Electre et Judith rćpon- 
dent a lidćal de Baty d'un retour 
a lantiquite a la recherche du gćnice de 
Vart dramatique classique qui devait rem- 
placer le naturalisme du Theatre Libre. 
Madame Knowles insiste sur le fait que 
cela n'empćche pas aux pićces de Gi- 
raudoux de porter sur des problemes 
contemporains. Elle cite pour appuyer 
cette proposition la reprise en 1963 par 
Jean Vilar de La Guerre de Troie naura 
pas lieu qui róvćla l'actualitć toujours 
„brólante” (le mot est de Vilar) de la 
piece. La prose ćvocatrice et poćtique de 
Giraudoux rópond bien au dósir d'un 
langage orchestrć exprimć par Jouvet. 
Madame Knowles ne manque pas de fai- 
re remarquer linfluence du style de Gi- 
raudoux sur Cocteau dans La Machine 
infernale et sur Anouilh dans Antigone. 

Andróć Gide apporta une plus grande 
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contribution au thćńtre en France que 
Ton ne le croit gónćralement. Ses trans- 
positions de themes bibliques próparent 
le terrain pour Giraudoux. Sa recherche 
d'une alićnation dans le temps pour com- 
battre le naturalisme au theatre influ- 
enca beaucoup Copeau comme le met- 
teur en scene ne tarda pas A recon- 
naitre. Ce que doit Andrć Obey a Co- 
peau est róvćlć par limportance des ge- 
stes et la stylisation. En utilisant les 
mots pour leur valeur sonore plutót que 
pour leur' signification et en marquant 
sa pródilection pour le geste, Obey s'allia 
a Barrault ce qui fut prouvć lorsque 
Barrault joua Tarquin dans Le Viol de 
Lucrece. Toute loeuvre d'Obey se rat- 
tache a lidće de Dullin et de Copeau 
d'un spectacle total tandis qu'elle se rap- 
.procha de I'oeuvre de Giraudoux dans 
Une Fille pour du Vent qui reprend les 
idćes de La Guerre de Troie n'aura pas 
lieu. Chez Jean Giono Madame Knowles 
souligne le dóveloppement de lidće de 
Baty selon laquelle les ćlóćments de la 
nature jouent un róle rćel dans l'action 
dramatique. 

L'influence de Wagner dans les pre- 
mieres pieces de Claudel 1, sa conception 
ćpique des conflits qui dóćpassent les 
bornes du monde visible, son emploi de 
la danse et du mime pour fournir une 
une musique verbale et sa notion du 
monde qui est une scene ou se dóroule 
le drame de I'humanitć dans lequel le 
naturel se mele au surnaturel; ces traits 

„dominants du thćatre de Claudel ren- 
ferment toutes les conceptions de thćA- 
tre d'entre les deux guerres. Copeau, le 
Cartel, Barrault y sont reflćtćs tous. 
Pour mettre en scene cette conception 
d'un thćatre total, Barrault s'est montrć 
un interprete idćal et les noms de Bar- 
rault et de Claudel, comme ceux de Gi- 
raudoux et de Jouvet, sont lićs A jamais 
dans lesprit du public actuel. Madame 

1 Dorothy Knowles fut la premiere 
a se rendre compte de cette influence 
quand elle ćcrivait sa these de doctorat 
a Paris. 
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Knowles termine ce chapitre en passant 
en revue les idćes musicales qui sont en 
ćvidence chez Vautier, Tardieu, Audiber- 
ti et Schćhadć. 

Madame Knowles reconnait que le 
Thóatre dIdćes ne se rattache ni au 
thćatre d'avant-garde, ni au thćadtre de 
Boulevard. Les pieces manquent d'at- 
traits pour le public «d'apres-diner» et 
relan de rćnovation et d'expórience de 
lavant-garde |leur fait aussi dófaut. 
L'oeuvre de Francois de Curel se lie plu- 
tót au thćatre d'Henri Bataille ou d' Henri 
Bernstein. Les idćes de Gabriel Marcel 
en ce qui concerne lisolement de Iindi- 
vidu et le manque de communication en- 
tre les hommes se rattachent pourtant 
a Vanti-thćatre des annćes cinquante. 

Dans les deux chapitres concernant le 
theatre de Boulevard, Madame Knowles 
montre que les pieces bien faites ren- 
fermerent aussi des idćes importantes et 
intóressantes et elle insiste sur le fait 
que pour bien apprócier et ćvaluer le 
thćatre expćrimental, il faut toujours la 
considćrer a cótć du thćatre de Boule- 
vard. L'admirable histoire du thćatre du 
peuple en France que prósente Madame 
Knowles dans le dernier chapitre de 
son livre a dćja paru dans «Zagadnienia 
Rodzajów Literackich» («Les Problómes 
des Genres Littćraires») sous une forme 
un peu diffćrente, en 1963. 

Presque a la fin de son ćtude, Madame 
Knowles affirme que dans les centres 
dramatiques, au Thćatre National Popu- 
laire a Paris et au Thćatre de la Citć 
a Villeurbanne une nouvelle ćtape de 
Thistoire du thćatre francais se própare. 
Nous I'espćrons bien, tout en espćrant 
que Madame Dorothy Knowles nous en 
fera un compte rendu aussi excellent que 
celui que nous venons de commenter. 

Grenville R. Robinson, Manchester 

Jean Cohen, STRUCTURE DU 

LANGAGE POKTIQUE, Paris 1966, Flam- 
marion, ss. 231. 

Wśród publikacji proponujących stru- 
kturalistyczne metody w badaniach lite- 


