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LE CONTE ECRIT — VERS UNE TYPOLOGIE 

. A un móme degrć de civilisation, les općrations 
narratives, comme les općrations arithmćtiques, ne 
peuvent pas beaucoup diffćrer d'un peuple A I'autre; 
en revanche, ce qui est construit sur la base de ces pro- 
cessus ćlćmentaires peut prósenter des combinaisons, 
des permutations et des transformations illimitće. 

Italo Calvino, La machine littćrature 

A Poccasion d'un article intitulć La stratćgie de la forme, paru en 1976 dans 
la revue „Poćtique” et qui traite de I'actualisation multiple de Pintertextualitć, 
Laurent Jenny ćcrit: 

[.. .] on nesaisit le sens et la structure d'une oeuvre littćraire que dans son rapport A des 
archćtypes, eux-mómes abstraits de longues sćries de textes dont ils sont en quelque sorte 
Pinvariant. Ces archćtypes, issus d'autant de «gestes littćraires» codent les formes d'usage de 
ce «langage secondaire» (Lotman) qu'est la littćrature. 

Et il ajoute cette phrase qui revćt une importance particulićre si on Pappli- 
que 4 un «genre» dont le caractóre protćiforme a souvent ćtć notć, soit le conte 
ćcrit: 

Vis-d-vis des modeleś archćtypiques, I'oeuvre littćraire entre toujours dans un rapport de 
rćalisation, de transformation ou de transgression. . 

L'hćtćrogćnćitć du corpus «contre ćcrity saute aux yeux en effet. Quelle commu- 
ne mesure entre les oeuvres de Perrault, de Maupassant, d'Yves Thćriault ? 
Entre les «nouvelles contćes» — I'expression est de Renć Godenne — des Cent 
Nouvelles Nouvelles, le long texte intitulć Le tailleur ensorcele de Cholem Aleichem 
ou encore Don I'Orignal d'Antonine Maillet? Et peut-on appeler «contes» les 
rócits qui constituent les chardons du Baragan de Panait Istrati? Si Perrault, 
Aleichem et Maillet s'appuient tous trois sur le conte merveilleux traditionnel, 
ils en font un traitement fort diffćrent. Avec Perrault qui demeure tres pres de ses 
modeles oraux — ou qui fait comme si... — nous avons affaire 4 une rććcriture 
poćtique. Aleichem subvertit le type et aboutit 4 la plus dćlicieuse parodie cul- 
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turelle qui soit. Quant a Antonine Maillet, elle proclame son rćcit sur un ton 
ćpique que l'ironie ne cesse de remettre en question et elle se rapproche ainsi 
du conte philosophique. Maupassant et Thćriault proposent au lecteur des 
textes d'imagination, rćalistes ou fantastiques fort diffćrents de ceux, comiques 
ou tragiques, que les Cent Nouvelles Nouvelles reprennent, de Fćcrit ou de Foral. 
Pourtant tous ces rócits visent un seul et móćme but soit le plaisir du lecteur, 
aucun ne prćtendant en effet A quelque didactisme que ce soit. Et tous ayant 
comme chaque oeuvre d'ailleurs, «un rapport de rćalisation, de transformation 
ou de transgression» avec leur archćtype. 

J'aimerais poser I hypothtse que le conte ćcrit ne s'en tient pas aux modźles 
archćtypiques tels que dćfinis par Laurent Jenny et qu'il ćtablit nócessairement 
deux niveaux de «rapport de rćalisation, de transformation ou de transgression»: 
un premier niveau au modćle du conte ćcrit, soit A I ćquivalent de «'architexte» 
tel que concu par Gćrard Genette et donnć comme «omniprćsent, au-dessus, 
au-dessous, autour du textes, qui ne tisse sa toile qu'en Iaccrochant, ici et IA 
a ce rćseau d'architexturey; un deuxićme aux sous-modćles de celui-ci, sous- 
-modeles qui pourraient se confondre avec les modćeles archćtypiques de Laurent 
Jenny et qui dćpendrait pour beaucoup du type de plaisir proposć au lecteur: 
plaisir ambigu de I'angoisse dans le fantastique, dćtente rassurante ou moralisa- 
trice de I'histoire comique, ravissement du texte poćtique, A portće mythique 
souvent, bonheur utopique par I'illustration de mondes meilleurs grace au 
conte philosophique, libćration dans Pimaginaire sur les ailes du merveilleux, 
etc. 

Je tenterai de dómontrer que ce double rapport constitue le texte-conte en 
une stratćgie extr4mement serrće et d'autant plus efficace qu'elle ne peut s'insti- 
tuer sans maintenir dans ses marges une prćsence au moins minimale des autres 
formes possibles du rćcit court ou, pour dire les choses autrement, sans rappeler 
implicitement son (ses) choix exclufis (s). 

"Tout texte littćraire doit, selon Roland Barthes, prouver qu'il dćsire le lecteur; 
<«cette preuve existe», explique-t-il, «c'est Pćcriturey. Le conte ćcrit ou «conte 
d'auteur» comme le nomme Anne Giard, n'ćchappe pas 4 cette exigence de 
littćraritć. Bien au contraire, cette exigence est meme I'une des frontićresqui le 
distinguent des rócits courts ćcrits autres que la nouvelle, soit la simple anecdote, 
le rćcit historique, le rósumć /'exemplum. Non seulement le conte souscrit A I'exi- 
gence de littćraritć, il va au-dela du plaisir minimal de Pócriture en signalant 
a tout moment au lecteur, via le narrataire, qu'il est conte — un peu A la maniere 
du potme qui ne cesse de se proclamer poćme — et que comme conte il n'a de 
sens que dans une relation JE/TU de plaisir partagć. Rappel qui prend diverses 
formes et s'organise en ce que j'ai eu l'occasion de nommer ailleurs une sorte 
de «sur-ćcriture», «sur-ćcriture» tres codće qui constitue le fondement mćme 
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d'une poćtique du conte ćcrit et qui, avant tout, souhaite attirer I'attention sur 
le plaisir de donner/d'avoir du plaisir par un phóćnomene de distanciation 
assez voisin de I ćrotisme. La stratógie mise en place se trouve ainsi exhibće, 
contrairement A celle de la nouvelle, par exemple, qui cherche plutót a dissimuler 
ses procćódćs comme une mauvaise couture. 

Constituće d'une part des liens de connivence tres serrćs tissćs entre le narra- 
teur-conteur et la narrataire-auditoire, d'autre part du souci de faire au lecteur 
les ćvćnements dont il est question et de I'amener habilement a la surprise gra- 
tifiante du trait ou de son ćquivalent, cette stratćgie mene 4 une efficacitć 
sans faille, condition sżne qua non du conte ćcrit. Elle pourra se faire conclusion 
inattendue, A portće philosophique comme dans le court texte qui suit, «le 
roi) de Gilles Vignault: 

Lorsqu'il ne resta plus qu'un seul roi dans le monde, on eut grand peur qu'il ne voulut 
dominer la terre et pour protćger l'idće de rćpublique universelle, on lassassina. Mais c'ćtait 
pure politique et on le lui prouva, sitót mort, par des obstques internationales. Partout dans 
le monde ce furent des corteges avec landaus, bannieres, cloches et cantiques. Ilia messe 
dite, chacun s'en retourna chez soi, avec sa petite idće derrićre la tóte, en criant: «Vive 
les rópubliques». 

Au móme moment, derriere un vieux hangar, des enfants jouaient A se rćunir en con- 
seil pour dćsigner le successeur au tróne. 

'Trois lignes — 
Au móme moment, derrićre un vieux hangar, des enfants jouaient A se rćunir, en conseil 

pour dóćsigner le successeur du tróne. 

— et Pinexorable continuitć politique se fait ćvidence. 'Trois lignes contre dix; 
la quotidiennetć du jeu enfantin, du lieu banal — «derriere un vieux hangar» — 
renversant les gestes importants des adultes: assassinat, obseques internationales, 
idćes sur la bonne marche du monde. Le trait force ici la relecture du conte, 
d'autant mieux d'ailleurs que ce dernier est court et perceptible globalement. 
Mais n'est-ce pas le cas du poóme intitulć Z'homme a la patlle : 

Il vćaut vingt ans avec une paille dans boeil puis un jour il se coucha et devint un vaste 
champ de ble. 

L'un serait poeme et l'autre conte... Pourquoi? Il y a rćcit — «Puis un 
jour il se coucha» — dans le texte de Roland Giguere; il y a connivence: qui 
ne connait la locution «voir une paille dans loeil de son voisin et ignorer l'existence 
d'une poutre dans le sien»? On admettra toutefois que Teffet de ce trait-image 
est d'un tout autre ordre que celui proposć par le conte Le roi; qu' en comparaison 
avec celui-ci le rćcit est A peine dćployć; que de plus il ne concerne qu'un unique 
personnage dont seules les ćtapes significatives de la vie sont notćes (en fait 
il sagit moins d'un rćcit d'une aventure que celui d'un changement d'ćtat) 
alors que le conte de Vigneault, tout bref qu'il soit, grouille de monde, suivant 
en cela la plupart des contes, et rapporte de nombreux ćvćnements qui rćvelent 
une grande agitation populaire. Ajoutons le fait qu'il appartient A un recueil 
intitulć Contes sur la pointe des pieds et que son titre Le roi connote I'univers du 
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conte malgrć I'absence du syntagme explicatif attendu (le roi qui... n'avait 
pas d'enfant, par exemple), et que L'homme a la paille est Pun des textes de 
L'óge de la parole, soustitrć pożmes 1949—1960. Il reste que nous avons IA deux 
textes-limites conte/poeme. Si la confrontation est intćressante, c'est qu'elle 
permet de montrer les points de ressamblance et de diffórence entre deux stratć- 
gies tres proches l'une de I'autre, ne serait-ce que par leur tres grande nócessitć 
interne assimilable au principe sophistiquć d'un mócanisme d'horlogerie. 

L'existence de textes-limites comme L'homme a la paille et Le roi n'infirme 
pas la possibilitć de construire un modele ou architexte du conte ćcrit. Peut-ćtre 
meme y contribuent-ils. Si nous tentions de distinguer les deux stratćógies en 
prósence en nous appuyant sur le schema de la communication tel que prósentć 
par Jakobson? Dans le cas du poćme, oli prime la fonction poćtique, «'accent 
(est) mis sur le message en tant que tel». Le conte lui, exige la relation des- 
tinateur/destinataire — les fonctions ćmotive et conative — qu'il renforce par un 
appel fróquent du contact, soit 4 la fonction phatique et, nous Iavons vu tout 
a Pheure, au code ou A la fonction mćtatextuelle (mćtalinguistique) qui lui permet 
de pointer son plaisir du doigt, de le doubler pour ainsi dire du plaisir d'en ćtre 
conscient. Quant au rćfćrent, il importe, bien entendu, puisqu'il y a rćcit, mais 
selon le type de conte, il arrive qu'il soit mis en sourdine. Si cette mise en sour- 
dine se fait en faveur de la fonction poćtique — c'est ce qui se passe dans Le 
roi — nous avons un rapport de transformation vis-a-vis du modele. Z'ho- 
mme a la paille lui, se situe dans un rapport de transgression tel, qu'il ćcha- 
ppe au conte, comme le ferait, au profit de la nouvelle, le texte qui ignorerait 
completement les fonctions phatiques et mótatextuelles. 

Un conte de Rća! Benoit, fulie reprósente au contraire un rapport de trans- 
gression A la limite du tolćrable, par un appcl presque exclusif aux fonctions 
phatique et/ou mćtatextuelle. Nous avons la un texte, qui, dćs la premiere phrase, 
s'annonce comme conte: Une fois. Aussi le lecteur dont I'intćrćt se trouve for- 
cćment suscitć, est-il en droit de croire que Ihistoire va se dćrouler devant lui, 
jusqu'a son dćnouement, heureux ou malheureux. Mais son attente sera dćcue. 
Le narrateur laissant le narrataire sur des points de suspension, Iinterpelle 
aussitót et lui propose toutes sortes de rćflexions qui n'ont rien 4 voir avec le per- 
sonnage dont le conte porte le nom, soit normalement celui, ici celle, A qu'il devrait 
arriver quelque chose. Il poussera mćme la dćsinvolture jusqu'”a imaginer que 
le narrataire le remet sur la voie par un rappel de son sujet: 

Ah mais pourquoi me dćranger avec Julie? Ou est Julie? Julie n'y est pas! Julie est 
aux champs! Julie est aux vaches! F ... moi la paix! 

Suit un portrait de Julie. Rien donc qui fasse avancer le rćcit. Tout au plus, le 
texte fournit-il des ćlćments pour une (des) histoire(s) et encore ces ćlćments 
sont-ils donnćs 4 titre «d'ćchantillons»: 

Et apres cela, qu'est-ce qui ne peut arriver? Echantillons: le coiffeur de la municipalitć 
voisine dćmćnagea sa boutique pour dames: «massage au lait» indiqua une pancarte le lende- 
main de son arrivće; le pasteur dut reviser ses sermons de I'an dernier et s'ćtendre sur des 
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choses que nous ne dirons pas ici; les bonnes meres de famille et leurs avocats de maris pous- 
serent l'unique gargon aux voyages, — les Antilles, la Róunion, dans la crainte d'un maria- 
ge dćgradant avec une laitiere — je vous demande un peu; tout le monde se mit au lait et A la 
creme, le jour du lait devint institution municipale; les vaches, de vanitć, de satisfaction, en 
oublitrent I"heure du thć, du bridge, de la promenade; I'aglnt Voyer paria qu'il lui pousserait 
des dents de lait, perdit et... d'amertume, il lui en poussa deux de vinaigre, le lendemain; 
Pinstituteur s'embrouilla, confondit Clćopatre et Julie jusqu'”a se lancer dans une profonde 
dissertation sur l'amour chez les aspics au printemps... 

«Vous voyez ol tout cela peut nous conduire ?» de poursuivre le narrateur. 
Puis, interrompant I'ćnumćration des ćvćnements provoqućs dans la rćgion par 
la prósence catalysante de son hćroine, il passe A un discours franchement mć- 
tafictionnel au cours duquel il se remómore comment il avait pensć «terminer [son] 
rócit sur Julie»: 

J'ai A plusieurs reprises pensć, mais trós sćrieusement, de terminer ici mon histoire 
sur Julie. Tu feras, me disais-je dans mon for intćrieur, une sorte de crescendo aboutissant 
a quelque dćnouement-surprise, fascinant, qu'on ne trouvera jamais dans le dictionnaire 
des 18,000 situations ou ćnigmes de romans. 

La formule initiale promettait un rócit. Si ce rćcit reste A faire — en dou- 
terions-nous que le commentaire final, «Mais le ferais-je jamais ?» nous en con- 
vaincrait — le conte, lui, a eu lieu, il y a eu texte. 

L'analyse que nous venons de faire des contes Le roi et fulie ne devrait laisser 
aucun doute quant 4 la rćalitć de leur rapport de «transformation» ou de «trans- 
gression» a I'archi-conte ćcrit. Il nous reste 4 examiner un conte que I'on pou- 
rrait donner comme exemplaire, en ce sens qu'il respecte le modele, qu'il installe 
avec celui-ci un «rapport de rćalisation» certain. La lćgende de Dhomme a la cer- 
velle d'or d' Alphonse Daudet, choisi pour sa brićvetć relative et parce qu'il est 
tres connu servira bien ce propos. Rappelons-en brievement |'histoire: un homme, 
nć avec une cervelle d'or, en vit, A partir du moment qu'il apprend de ses parents 
le terrrible secret. Il en vit, pour en mourir bientót puisqu'en puisant dans son 
trćsor, il se trouve puiser dans sa propre substance. Il s'agit de l'un des rócits 
du recueil intitulć Lettres de mon moulin mais prósentć constamment comme 
contenant des contes. Dans le texte qui nous intćresse, le narrateur parle de 
«pleins paniers de contes galantsy et plus loin «du joli conte badin» qu'il avait 
promis 4 la narrataire. Quant au titre du conte, il se rćfere A une lógende qui exis- 
terait — la legende —, inscrivant ainsi celle-ci dans une pseudotradition. Il 
contribue ćgalement A «positionnem, pour utiliser un concept de la pragmatique, 
le narrateur comme conteur et la narrataire comme auditoire, ćtant bien entendu 
que celle-ci peut ćventuellement devenir conteuse 4 son tour. Il n'est pas 
indiffćrent non plus qu'il y ait un sous-titre — «A la dame qui demande des 
histoires gaiesy — surtout que le sous-titre insiste sur la demande de rćcit, autre 
moyen pour I'ćcrivain de crćer la connivence nócessaire. 

Le conte lui-mćme qui commence par le classique «Il ćtait une fois», est 
placć entre une apostrophe d'une vingtaine de lignes au dćbut et une autre, un 
peu plus courte a la fin: «En lisant votre lettre, madame. . .» et <ctelle est, madame, 
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la legende de I! homme A la cervelle d'or. Compte tenu de "importance de ces 
apostrophes d'ouverture et de clóture, les deux seules interventions narrateur- 
-narrataire que comporte le rćcit proprement dit suffisent A maintenir le cercle 
conteur-contć, d'autant plus facilement qu'elles impliquent des rćactions, donc 
des questions de la part de la narrataire: «oui, madame, une cervelle toute en or, et 
comment ?, par quels moyens? la lógende ne l'a pas dit. A ces marques phati- 
ques s'ajoutent les autres procćdćs habituels du conte: descriptions et dialogues; 
nomination ćpique — «d'homme 4 la cervelle d'or»; appui sur la thóćmatique du 
voyage et de la qućte — «il quitta la maison paternelle et s'en alla par le monde 
en gaspillant son trćsor»; dćclaration ludique de vćracitć — «Malgrć ses airs de 
conte fantastique, cette lógende est vraie d'un bout 4 Pautre...»; trait, dans le 
paragraphe suivant: 

Du fond de son arritre-boutique, la marchande entendit un grand cri; elle accourut 
et recula de peur en voyant un homme debout, qui s'accotait au comptoir et la regardait 
douloureusement d'un air hćbćtć. Il tenait d'une main les bottines bleues 4 bordure de cygne, 
et prósentait I" autre main toute sanglante, avec des raclures d'or au bout des ongles. 

et finalement, morale: 

Il y a par le monde de pauvres gens qui sont condamnćs 4 vivre de leur cerveau, et payent 
en bel or fin, avec leur moelle et leur substance, les moindres choses de la vie. C'est pour 
eux une douleur de chaque jour; et puis, quand ils sont las de souffrir... 

Est-il besoin de próciser que le «rapport de rćalisation» A Iarchitexte, ou 
mieux 4 d'archiconte» n'est jamais absolu: autrement il dćboucherait sur un 
texte de paralittćrature et non sur un texte littćraire comme c'est le cas pour 
La lógende de ' homme a la cervelle d'or. Quant A la relation de plaisir qu'il propose 
au lecteur, elle est forcćment diffórente de celle provoquće par les rapports de 
transformation et de transgression. Ne dćpend-elle pas en partie d'une sorte de 
reconnaissance d'adćquation 4 I'architexte? alors que dans les autres cas, c'est 
Pćlćment surprise, I ćtonnement qui prime... De plus la notion de conte relevant 
de la culture du lecteur, puisque de toute culture, ce dernier aura toujours ten- 
dance 4 dćcoder les contes quv'il lira en fonction de cet architexte, avec comme 
rćsultat que la satisfaction liće A son effort de dćcodage ajoutera une dimension 
non nćgligeable A son plaisir. 

L'idće de plaisir nous ramćne au deuxićme niveau de rapports dont il a ćtć 
question plus haut. A cótć d'un modele thćorique du conte, soit Parchiconte 
susceptible dćja de donner naissance 4 des contes de facture fort diffćrente 
selon le rapport installć, mais propre d'abord 4 distinguer le conte ćcrit des 
autres rćcits courts, il existerait des sous-modeles ou archćtypes. N*y a-t-il pas 
lieu d'imaginer que ces sous-modeles, plus proches de I'actualisation que I'archi- 
conte, puisque rappelons-le, «abstraits de longues sćries de textes dont ils sont 
en quelque sorte I'invariant», c'est-A-dire dćduits plutót qu'induits, servant de 
stimulants ou encore de freins aux possibles qu'ouvrent 4 celui-ci les rapports 
de «rćalisatiom», de «transformation, de «transgression»? Auquel cas tout 
conte littćraire devrait se moduler entre le rapport qu'il choisit 
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d'ćtablir vis-h-vis de l'archiconte et celui, pas nćcessairement 
le mćme, qu'il retient pour l'archćtype. Cette loi, car cen est une, 
pourrait s'illustrer par le schćma suivant: 

PA 
 

  
 

realisation : L' ę le comique 
A z le fantastique A 

R ou de tout conte ) : R le merveilleux 
c modification a un rapport C 

j le moral H 
e 

H STA le philosophique E 

h ou de et de le pośtique 
Ę z T le róaliste 

O transgression le sentimental Y 
N la sornette H 

T c 
E 

Comment de telles contraintes, paradoxalement garantes de la plus grande li- 
bertć pour I'ćcrivain, n'exigeraient-elles pas une stratćgie trćs consciente ? 

Nous I'avons dit, Iarchiconte pose le principe de la relation JE/TU de plaisir 
partagć. L'adćquat'on ou non au modćle ne devrait pas changer cette relation. 
"Tout au plus modifie-t-elle — pensors en particulier A fulie — la manitre dont 
s'ćtablit cette relation et consćquemment le type de plaisir impliquć. Dans le 
cas de fulie justement, le plaisir du texte prend la forme d'une tension du discours 
ćvitant constamment de raconter I'histoire. Son point limite (ou son frein) c'est 
Parchćtype du conte sornette avec leqeul il a presque un rapport de rćalisation. 
Preuve que le jeu se fait entre les deux niveaux de modeles et grace aux rapports 
signalćs. 

Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas d'un dernier rócit, Les mouches 
bleus de Michel Tremblay: 

La princesse ouvrit toute grande la fenćtre de sa chambre et regarda la mer. 

— Deja? lui demande Ismonde, la sorciere. Vous ćtes dćja fatiguće de lui? Il est beau, pour- 
tant. 

— Tu sais que je n'aime pas qu'on discute mes ordres! coupa durement la princesse. Fais 
ton ouvrage et fais-moi grańce de tes commentaires! 

Ismonde fit la róćvćrence et sortit des appartements de la princesse. 

— Quand ils seront tous devenus des mouches, pensait la princesse en regardant la mer, je 
transformerai les femmes en araignćes. 

Ismonde revint bientót, une petite boite rectangulaire dans la main gauche. 
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— Voila, dit-elle A la princesse, c'est fait. Une mouche bleue de plus. C'est dommage, il 
ćtait si beau. 

La princesse quitta la fenćtre, se dirigea vers la sorcitre et s'empara de la petite boite. 

— C'est bien, dit-elle A Ismonde, tu peux sortir. 

Aprts que la sorcitre se fut retirće, la princesse revćtit une longue cape et sortit du chateau 
par une porte dćrobće. 

La grotte ćtait immense et sombre. Lua princesse, entourće de milliers de mouches bleues, 
se tenait debout au milieu de la grotte et souriait móchamment. «Oui, mes gentils amants, 
disait-elle parfois, je vous aime toujours et toujours vous aimerab. Elle partit soudain d'un 
grand ćclat de rire et ouvrit la petite boite. 

Un miniscule papillon noir s'en ćchappa et se prócipita sur la princesse qui n'eut pas mćme 
le temps de crier. Le papillon noir se colla A la gorge de la princesse et la tua. Ismonde s'ćtait 
vengće. 

Vis-A-vis I'archiconte, il me parait y avoir rćalisation, toute nuance gardće, bien 
entendu. Le texte est tirć d'un recueil intitulć Contes pour buveurs attardćs et 
mieux encore de la seconde partie sous-titrće Histoire racontćes pour des buveurs, 
la premiere ayant ćtć rćservće 4 des contes de buveurs. Un lieu de parole se 
trouve ainsi identifić — taverne, prócise le septićme róćcit — et du coup prósentć, 
Pauditoire, exlusivement musculin. De plus les «postes» narratifs interchangeables 
et rendant inutile la prósence d'un narrataire explicite signalent un univers de 
rócit que confirme un titre connotant le conte: Les mouches bleues (I'oiseau bleu); 
le connotant mais en y inscrivant dćja, notons-le, un ćlófment empruntć 4 Parchć- 
type fantastique (mouche, plus un pluriel inquićtant: les mouches de la charogne). 
La connivence est installće par le discours direct des dialogues ou des pensćes de 
la princesse. L'existence mćme de celle-ci y contribue comme celle de la sourcićre 
d'ailleurs — ne s'agit-il pas de personnages typiques au conte? — le chateau 
aussi et son dćcor habituel auquel ne manque mćme pas I'intertextuelle «porte 
dćrobće». Ajoutons qu'il y a suspense — dans le premier commentaire de la sor- 
ciere, par exemple: «Dćja? lui demanda Ismonde la sorciere. Vous €tes dćja 
fatiquće de lui? II est beau pourtanty; dans le «il» non identifić repris en un «ils» 
non identifić non plus; dans la pause marquće d'un blanc et de trois astćriques. 
Ajoutons qu'il y a mótamorphose et trait — 

Un minuscule papillon noir s'en ćchappa et se prócipita sur la princesse qui n'eut pas 
meme le temps de crier. Le papillon noir se colla 4 la gorge de la princesse et la tua. Ismonde 
s'ćtait vengće. 

— et nous ne pourrons que nous mettre d'accord sur le fait qw'il s'agit bien 
d'un conte. Conte dont la forme et la signifiance dćpendent beaucoup de la 
dynamique ćtablie par son auteur entre I'archiconte quv'il rćalise assez fidelement 
et Parchćtype fantastique soumis par contre A un rapport important de trans- 
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formation, tout se jouant non comme il se devrait par le biais d'un quotidien 
devenu soudain inquićtant, mais dans une sorte de merveilleux figć en horreur. 

* * 

* 

„ II faudrait dćmontrer cette transformation, la permutation du statut d'hćroine_ 
par exemple (de la princesse A la sorcióre), le jeu de connotation sur leur prónom 
(Yseult/Isabelle, Immonde/Ismonde...) ou encore la rćóduction du texte par 
rapport A un archćtype qui compte habituellement sur le temps pour installer 
et distiller la peur, etc. Il faudrait tenter de dćcouvrir les traces de larchćtype 
moral et/ou poćtique sur le petit conte de Vignault, s' intćresser aux contes mervei- 
lleux, rćaliste, comique, etc. Il faudrait móme et peut-ćtre surtout chercher A 
remplir ne serait-ce qu'en thćorie toutes les cases restćes vides parmi les quatre- 
-vingt et une possibilitćs (sans compter les hybrides!) qu'ouvre au conte I'hy- 
pothóse encore tres embryonnaire proposće ici. Alors seulement sera-t-il po- 
ssible d'espćrer ćtablir une typologie... 

OPOWIEŚĆ PISEMNA — KU TYPOLOGII 

STRESZCZENIE 

Przedstawienie — w oparciu o przykłady — hipotezy typologii Sbośieści pisemnej: każda 
opowieść pisemna wprowadziłaby dwa odniesienia do realizacji, modyfikacji lub transgresji (prze- 
kroczenia), a mianowicie jedno poprzez model, który ją odróżnia od innych opowiadań krótkich 
(exemplum, anegdota etc.), drugie zaś w jej odróżnieniu od archetypów komizmu, fantastyki, 
cudowności, moralności, filozoficzności, poetyckości, realizmu, sentymentalizmu, od banialuki i in. 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 


