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Recent Theses in French Literature 

We have received notice of the following doctoral theses in the 
area of French Literature which were completed during the 
academic year 1977-1978 at Canadian Universities. 

Kay Bourlier, "Le Theme de I' architecture dans A la Recherche du 
temps perdu", University of Toronto. 

Le theme de I' architecture chez Proust n' a jamais fait I' obj et 
d'une etude comprehensive comme celles consacrees aux themes 
de la peinture et de la musique. Pourtant, I' architecture, presque 
totalement absente des ~uvres de jeunesse, joue un role tres 
important dans A la Recherche du temps perdu, fonctionnant au 
niveau statique de la description ainsi qu'au niveau dynamique 
d'une influence sur le developpement de la vocation du 
narrateur. 

Ces deux fonctions sont analysees et documentees dans cette 
etude, qui demontre egalement comment chaque epoque de la vie 
du narrateur est liee a un style architectural, lui-meme represente 
par un lieu fictif ou reel. L'enfance est representee par Combray, 
le gothique frarn;ais, rude et simple; l' adolescence par Balbec, ou 
le narrateur decouvre I' envers mysterieux et sensuel du monde 
clair de I' enfance et ou le gothique est fortement influence par le 
byzantin; l'age mur est represente par Venise, par une harmonie 
satisfaisante entre le gothique et le byzantin ou le pur et le sensuel 
coexistent et se completent. Finalement, c' est le souvenir du 
bonheur eprouve au contact de cette ville, ou se rejoignent des 
tendances qu'il avait crues irreconciliables, qui incitera le 
narrateur a ecrire sa propre ~uvre. 

Jean Mohsen Fahmy, "Voltaire et Paris", McGill University 

La critique a toujours considere Voltaire comme le prototype 
parfait du Parisien, le defenseur au XVIIIeme siecle de la vie 
mondaine et des plaisirs de la societe. Ce faisant, les chercheurs 
ont surestime !'importance des themes du mondain; pourtant, 
Voltaire n'a cesse de reflechir, de maniere certes non 
systematique mais pourtant incessante, sur la vie a Paris opposee 
a la vie a la Campagne. Le philosophe se fatiguait vite des 
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"tourbillons" de la vie clans la capitale et a peu a peu privilegie la 
retraite a la Campagne; celle-ci lui est egalement apparue assez 
vite comme une condition importante pour faire une C£uvre plus 
forte, plus libre et plus efficace. 

Voltaire a fait un portrait guere flatte de Paris et des Parisiens: 
l' urbanisme de la ville souffre de maintes carences; le gout y est 
corrompu par la betise et le triomphe des modes; les Parisiens 
sont legers et superficiels, et en meme temps fanatiques et cruels. 
Voltaire aboutit bientot a la conclusion que la vie a la ville farde les 
visages et pervertit les consciences; en contraste, la vie a la 
campagne est plus pure et plus honnete. En cela, Voltaire se 
rapproche plus qu' on ne l'imagine de Rousseau; il a meme 
souvent le ton de vehemence et les imprecations du "citoyen de 
Geneve" contre "le monde" et la societe. 

Pierre L'Herault, "Le Pays et l'imaginaire clans l'C£uvre de Jacques 
Ferron", McGill University 

A partir de l'image du pays, centrale clans l'C£uvre de Ferron, 
on a voulu clans cette recherche examiner les rapports entre la 
realite et l'imaginaire, indiquer les grands axes et les grandes 
figures de l' imaginaire ferronien. 11 s' agit en quelque sorte de 
determiner comment la tension entre ce que l' on pourrait appeler 
le reel et le merveilleux, le politique et l' eternel, structure 
l' imaginaire ferronien. 

La premiere partie traite des sources de l'imaginaire ferronien: 
la tradition populaire, la geographie et l'histoire. L'ecriture 
apparait tendue par la determination de retracer clans le vecu 
quebecois les cheminements d'une liberte et de rendre ainsi aux 
Quebecois un imaginaire dynamique et subversif qu'une 
interpretation traditionnelle avait masque. La deuxieme partie 
s' applique a montrer que l'C£uvre de Ferron peut etre vue comme 
une entreprise de demystification du langage mythique 
quebecois. Elle reprend pour les demasquer les differents 
discours alienants. Elle leur oppose un nouveau discours 
structure autour des images de la naissance et des commence
ments. C' est l' anti-discours des "marginaux" qui annonce le 
rapatriement d'une parole collective liberee. Enfin, en examinant 
les notions de salut et d'identite, nous avons pu montrer que la 
recherche du pays renvoie a la recherche du salut. Le pays, c' est 
la nouvelle nuit, lieu de complicite des consciences engagees. 
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Cette recherche s' appuie sur une v1s10n critique assez large, 
tenant compte des etudes sur l'imaginaire et la symbolique; sur le 
mythe, le merveilleux et le fantastique; sur le recit et la narration. 

Simone Robaire-Lavoie, "Les Structures dans l'U'uvre romanes
que de Colette", McGill University 

En etudiant toute l'U'uvre romanesque de Colette, nous nous 
proposons de montrer que les structures presentes dans les 
premiers romans se retrouvent dans ceux qu' elle ecrit dix, vingt 
ou quarante ans plus tard. 

Dans la premiere partie de cette these, nous abordons le 
domaine de l'imaginaire des personnages. Celui-ci devient le fil 
conducteur de leur vie: quand les reveries sont celles des 
herdines, nous observons un enrichissement de leur etre; tandis 
que les reveries des heros debouchent toujours sur un 
denouement tragique. 

Puis, nous etudions le role particulier que I' auteur donne aux 
personnages secondaires: leur seule fonction est de completer le 
portrait du heros ou de l'hero1ne. 

Enfin, dans la derniere partie, nous faisons I' etude des unites 
classiques dans ces romans. Notre quatrieme chapitre etablit 
!'unite de personnage qui va engendrer les unites d'action, de 
temps et de lieu presentees dans le cinquieme et dernier chapitre 
de cette these. 

Pour conclure, a I' appui du contenu de ce travail, nous 
demontrons !'unite profonde dans l'U'uvre romanesque de 
Colette. Elle pourrait etre confirmee par une etude de 
I' organisation paginale du recit colettien ainsi que de I' evolution 
dans la technique romanesque chez I' ecrivain. 

Randy A. Scott, "The Changing Influence of Italian Literary 
Theory on the Poetic Doctrines of the Pleiade", York University. 

This study evaluates the changing influence of Italian literary 
theory on the major statements of Pleiade poetic doctrine during 
the half-century 1549-1605: Du Bellay' s Deffence et Illustration de la 
Langue Francoyse (1549); Jacques Peletier du Mans' Art Poetique 
(1555); Ronsard's Abbrege de !'art poetique frant;ois (1565); First 
Preface to La Franciade (1572), and Third Preface to La Franciade 
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(1587); and Jean Vauquelin de la Fresnaye's Art poetique fram;ois 
(1605). 

Italian influences on Pleiade poetics appear as a changing 
phenomenon which links French theorists first to the Italian 
"humanist-rhetorical" critical tradition, and then increasingly 
after Peletier' s Art poetique (1555) to an "Aristotelian" body of 
Italian theoretical commentaries. 

Du Bellay's reliance on Speroni and Bembo, and on the 
humanist-rhetorical tradition, confirms that on the theoretical 
level he remains primarily within the bounds of "elocution". 
Peletier' s neglect of Italian Aristotelian writings did not prevent 
his Art poetique from including a major exposition on appropriate 
"disposition", but his objective of establishing poetry as a means 
of knowledge of Nature failed to escape the aesthetic limitations 
of Virgilian humanism and was deprived of the insights of 
Aristotelian principles of "mimesis". Finally, only with the 
pronouncements of Ronsard and Vauquelin on "invention" and 
"disposition" does one find then a genuine theoretical liberation 
made possible by the encounter of the Italian humanist-rhetorical 
and Aristotelian critical traditions. 

Antoine Soare, "Mythologie du meurtre et de la mart clans les 
tragedies de P. Corneille", McGill University. 

Le superlatif moral, envisage au degre de violence qu'exige la 
scene tragique, engendre des impasses insoup<;onnees. La 
tragedie du temps de Corneille doit faire face aux deux paradoxes 
complementaires, et egalement intolerables, de !'innocent ecrase 
a cause de son innocence et du genereux criminel a cause de sa 
generosite. Elle est tragedie morale de l' action. Corneille pose le 
premier le probleme clans ces termes, et le resout en situant le 
crime hero"ique clans le contexte mythique ou il re<;oit un sens et 
une justification. L'ideal qu'il propose exalte et scandalise; il 
devient l' objet d'une controverse entre dramaturges. L'~uvre de 
Corneille participe ainsi a un vaste dialogue: elle est tantot 
interpellation, tantot riposte, le plus souvent les deux a la fois. 
Son evolution s'explique en grande mesure par ce climat 
polemique. Au mythe fait suite, a partir de Pompee, la 
mystification ironique. A ses contemporains qui ne peuvent 
souffrir la representation dramatique de leur propre ideal, 
Corneille offrira une illusion: le heros aux victoires innocentes. La 
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complaisance dans le mensonge conduira, en toute equite, sans 
machination divine ni psychanalytique, jusqu'au reveil 
desastreux d'Oedipe. 

Serge A. Theriault, "La quete d'equilibre dans l'reuvre remanes
que d' Anne Hebert: Etude psychostructurale", University of 
Toronto. 

Parler de la quete d'equilibre dans l'reuvre romanesque d' Anne 
Hebert, c'est poser !'existence de deux niveaux de lecture: le 
poetique et le pathetique. Aussi notre etude a-t-elle voulu tenir 
compte du postulat de cette bi-dimensionnalite. Nous avons 
voulu remonter des psychostructures de la creation litteraire 
jusqu'aux psychostructures de la relation fondamentale moi
autrui-le monde. De ceci decoule l'interet que nous avons 
maintenu, tout au long de notre analyse, pour le personnage 
romanesque qui, dans cette optique, est considere comme fin et 
moyen du recit. 

L'allusion au structuralisme situe notre recherche dans le 
contexte de la nouvelle critique. Aussi, notre point de depart a ete 
I' analyse structurale du recit qui nous permet de decrire la suite 
des textes dans leur unite de sens. Nous nous sommes 
particulierement interesse aux sequences narratives qui peuvent 
manifester I' evolution psychologique du personnage. 

Mais la composante psychologique de notre etude nous a oblige 
d'amenager les donnees du structuralisme de maniere a tenir 
compte de la dimension pathetique de l'reuvre, notre interet pour 
le personnage s' accordant mal avec une science de la litterature 
qui ne soit qu'une science des conditions du contenu, c'est-a-dire 
des formes. A cet egard, nous avons eu recours a la theorie du 
changement de la personnalite d'Eugene Gendlin et a la theorie 
psychanalytique de Jacques La can pour expliquer ce decalage 
entre la vie vecue et la vie exprimee qu' Anne Hebert pose comme 
cause du manque d'existence forte. 

Comme notre etude veut montrer que le personnage hebertien 
arrive a rompre ce decalage, c' est a la modification des contenus 
de la personnalite que nous nous sommes particulierement 
interesse. 
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Margaret Elizabeth Watts, "The Representation of Woman in 
Selected Poetry and Plastic Arts of the Renaissance in France", 
University of Toronto. 

This dissertation documents the vicissitudes of woman's image 
- both physical and moral - in the work of major French poets 
of the first five decades of the sixteenth century. At the same 
time, it also explores the relation of the poetry of the period to the 
plastic arts, through comparison of these poets' portrayal of 
woman with that of outstanding artists, particularly painters, 
who were their contemporaries. 

Chapters one to four examine the definitions of feminine 
beauty (and ugliness), the roles in which women are cast, the 
character traits ascribed to them, and the language and imagery 
with which they are portrayed in work of Jean Lemaire de Belges, 
Clement Marot, the authors of the blasons anatomiques, and 
Maurice Sceve. The fifth chapter subjects the writings of two 
women poets, Pernette du Guillet and Louise Labe, to a similar 
scrutiny and demonstrates the limited extent to which they 
adopted a uniquely "female" point of view. Finally, in chapter 
six, important parallels between the poetic and artistic representa
tion of woman during the formative years of the French 
Renaissance are established. 

The poets and artists chosen for study depicted ugly, imperfect 
females according to a pattern firmly rooted in tradition, but they 
did not represent the ideal woman in a stereotyped fashion. 
Reflecting the complexity of the period in which they lived, the 
poets gave womanly perfection multiple images echoed to a large 
degree in the plastic arts even after 1530, when France's most 
influential artists were Italian-born. 

Judith Woodsworth, "Valery et Poe: le delire de la lucidite", 
McGill University. 

Tandis que la fortune d'Edgar Poe en France a fait l' obj et de bon 
nombre d' etudes, il manquait toutefois une etude d' ensemble de 
l'importante influence de Poe sur Valery. Nous avons done 
examine l' ensemble des rapports entre ces deux poetes, en nous 
servant de certains textes connus, ainsi que de maints textes et 
documents inedits. 

Une question surgit tout d' abord: comment a propos de Valery 
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parler d' "influence"? Dans un premier chapitre nous avons 
defini !'influence selon Valery et, d'autre part, sa conception de 
!'influence de Poe sur lui. Le deuxieme chapitre resout certains 
problemes d' ordre factuel: la chronologie des lectures, les editions 
utilisees, sa connaissance de I' anglais. Nous avons etudie ensuite 
!'evolution de !'influence telle qu'elle se manifeste dans l'ceuvre 
de Valery. 

La seconde partie est consacree a une etude d' "influence" 
proprement <lite. Nous avons examine d' abord les nouvelles de 
Poe a la lumiere de !'interpretation de Valery; et puis le 
developpement du theme poesque de la conscience de soi a 
travers son ceuvre, des premiers Cahiers et de La Soiree avec 
Monsieur Teste jusqu'a son retour a la poesie. Nous avons vu enfin 
!'influence de Poe sur la poetique de Valery et sur sa conception 
de la poesie pure. 

Si !'influence de Poe evolue, et diminue en uncertain sens, elle 
reste determinante, parce qu'elle prend la forme d'un leitmotif
celui du "delire de la lucidite" - partie integrante du mythe de 
!'Esprit chez Valery. 


