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DE TÉPISODE AU CHAPITRE :

LA FONCTION ESTHÉTIQUE
DE LA SEGMENTATION NARRATTVE

Raphaël B¡,noNr et Anaïs Gouplvr¡No

esthétiques du chapitre

du chapitre est une science jeune, dont on peut pratiquement
apparition avec la

chapìtres

publication,
Cela

il ya
fait Pourtant

cmq ans,

près

de ouvrege pion-
Dionne, Lø Voie autc d'un quart de

Gérard Genette avait attiré notre attention sur les péritextes2 auctoriaux
auxquels il est possible de rattacher le dispositifcapitulaire, avec
de numéro de chapitre, ses sous-titres plus ou molns développés,

résumés, ses renvols en table des matières, Pourtant, queetc. alors
études ont êté consacrées à différents avatars péritextuels, Aude

que (( le

universitaire
< pratiques de lecture, qui fragmentent inévitablement les romans3 o.

que cette difficulté se double du refus d'admettre :

de la lecture rapide et curslve, sélective, dynamisée Par lavol¡e
na¡¡ative et dont on Peut Penset que chapiue, Pfomet réguliè-le qui

l'

G., Snib,

chapitre semble étrangement absent des préoccupations
>, ce qui s'explique, selon elle, per une difficulté à tenir

D

U., Ii Voic duc chapines,

Paris, Éd. du
Poétìque d¿ 14 dhposition rumûnetqile, Paris, Seuil,Éd, du 2008.
Seuil, 987

4,, u Le chapitre invisible ? >r, posté le 7 janvier 2012, consulté Ie 19 juin 2012, URL

C. Colin, T. Conrad & A. Lebond (dir.) (2017),
Pratiques et poétiques du chapitre du XIXe au XXIe siècle, 
Rennes, PUR, p.119-133.
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ïiï:,:îitJ:,îH:ï:,äïs ne fait à chaque fois que nous renvoyer 
au

Certes; les recherches d'Ugo Dionne ont ouvert un vaste
la poétique du mais, en dépit de enorme travailrécit

120

stade embryonnaire. C'est du molns ce que reconnalt u,go

I
chapitres, exploration des fonctions du dispositif<( D

slon de son ouvrage lorsqu il affirme

Le travail d'Ugo Dionne a en effet pour
trage dans la littérature du xvrrr" siècle,

ambition de décrire
et son travail relève

poétique historique que dt
une analyse rhétorique qul ,

s
nerrattves de la segmentation Dionne recensetextuelle.
essentielles qul se rattachent, un côté, cette explicationd à
mentatre > et de autre, à un problème q uge

,u ilI' (
du to

Genette expliqualt que l'æuvre ( exlste dans esPace et comme

) La fonction rudimentaire chapi tre seralt ut

4. rbid.
5. L¿¡ror.¡o A,

URL : [http: ,n' 
Posté Ie 7 ianvier 2012' consulté ]e 19

6. DroNnr U., p.52g.

le

p.25r.
p.529.
p.526.
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le "consommer est celul q
t

u il faut Pour le parcourlr ou le traver-

route champ On pourrait filer l¿ métaphore ajou un et outer7 ),

le chamP plus
orl Peuvent être ou motns

comme un pafcours jalonné d étaPes et de Pauses.

longs et chaotiq ues OU, au
La fonc-

rôle
une

9 o. Une fonction respiratoire, donc, qui correspond au besoin

à

comme le lieu oir I'on peut reprendre son soufle, où I'on fait le

on Peut interrompre sa lecture SANS crainte d être perdu au moment de

Une fonction élémentaire, donc, mals ou se ,oue déjà la questlon de

à l'æuvre, la manière dont nous envisageons la consommation du
une lecture rntermrtten te ou, au contraire, curslYe,

défrichage harassant dans une ungle de mots.

deuxième fonction évoquée par Dionne se situe, de manière plus expli-

plan esthétique et correspond à ensem ble des rôles que le romanclet

à

Ple-

atlK divi-

champ de
entrepris dans
capitulaire reste

Dionne dans

j

le (

jouer dispositif est-à-dire aux chapitres, ruptures,au auiK

ce leintertitres. dans le système de æuvre Sur point, corPus

s'est concentré Ugo Dionne riapparaît Pas comme le lieu idéal pour
ces rôles. Il constate en effet que:

,
c

je

aPparition
alnsl

intéresserait aux
toutefois deux

définie comme
inextricablement

simplemen
esPace, et

ne réalise

Da¡rs
que fort pro gressivement
les romans oir la rupture

les potentidités suspensives du
est essendellement maté¡ielle,

t

à une différée, on laisse eu

et à T la tenslon, de Pfovo-
le désir

donc plutôt le siècle suivant, une fois le dispositif installé, qui verra la litté-
de manière réfléchie et systématique les potentialités narratives de

romanesque, notemment sous l'effet de l'esthétique du feuilleton.
ce que postule Dionne:

G., Figure III, Paris, É,d. du Seuil, 1972, p.78.
U,, LaVoie aøc chapitrcs, op, cit., p.528,
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ouvrages aussl divers que LAstrée, CUI¡e ou Lø Vie de Maríanne
à la pièce, chaque appelant ceftes la sulvante, marslivraison
de lecture et d'interprétation, reçueet comme telle Par le public
choses se compliquent au xlKe siècle avec le ¡oman-feuilleton, parfois
cours de parution, mais parfois aussi ob^tenu par le dépeçage d'un texte
complètement (et autrement) disposé rz.

Aude Leblond partage cette opinion jusqu à faire se rejoindre la
chapitre et celle du roman populaire, au premier rang duquel
le roman-feuilleton, dont Les Mystères de Pøris apparaît comme le
emblémátique.

Le chapitre serait ainsi I'apanage d'une littérature populaire, lancée
My*ères de Paris dans une expansion quasi indéfinie, dans la mesure où

Des

chapitre apporte son lot
dénouement est soumis

définir comme une ( respiration haletante Et

.dq 
personnages supplémentaires, et que l'avènement

à des aléas commerciaux I j.

Il semble donc que lafonction esthétique du chapitre se serair

de la simple pause respiratoire : il s'agirait plutôt d'imposer au lecteur ce

pouçrait
im¡ioséê
leton,'ce

)

au cours du xlxe siècle sous l' impulsion émergencede l'
qul nous devrait us conduire à explorer la relationno

époque entre I'unité provisoire de l' épisode et I'unité partielle du
du siècle précédent. En d'autres termes, cette relation impliquerait l'
d'une filiation et d'une homologie fonctionnelle entre la discontin
par la narration épisodique et celle relative à la narration chapitrée.
tion serait de nature essentiellement suspensive et elle entretiendrait un
avec la dynamique de l'intrigue, l'établissement et le maintien de la

tiver4. En effet, \?'olfgang Iser rappelait la logique inhérente à I'
récit dans le roman-feuilleton et son lien avec l'établissement d'une
I'acte de lecture :

Le plus
aPpelle
connaître l'issue des événements que l'on vient de lire. La suspension ou le

cement de cette tension constitue une condition élémentaire de I'
du récit I 5.

12. Ibid., p.245.
13, LrsroNo A,., < Le chapitre invisibleì ,, art. cité
14. B¡no¡¡r k, La Tcnsion narwtiae. Supensc, ariosité et surpri¡e, Pais, Éd. du Seuil,
15. IsBn \ùØ, LActc d¿ lecturc. Théorie de I'efet esthétique, Bruxelles, Mardaga, 1976, p.332' v, LActe de lecturc, op. cit,, p,333,

sont tous
consdtuant

urte

elle

cette fonction
du

qui ,
s
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constate Pour sa Part que la fonction du chapitrage telle qu'elle se

xx. siècle répond à une logique similaire :

't

in Føbulø, Umberto Eco avançait également que les u signaux de

parfois [...] donnés par la division en chapitreTT >. Toutefois,

ãvec prudence que o les emplois suscepdbles d'être compris sous

la fonction "esthétique" [du chapitre] sont inépuisableslS >. En effet,

moderne et contemporaine a montré que le chapitre peut tout aussi

une fonction d'inventaire, qdil choisisse de suivre une logique alpha-
c'est le cas dans les Microfctiozr de Régis Jauffret, ou une logique
dans LaVie rnode d'emploi de Georges Perec.

vérifrer l'hypothèse d'un transfert d'une question esthétique, centrée
de I'intrigue, du feuilleton au roman chapitré, la première ques-

faudrait donc se poser serait de vérifier si, matériellement parlant, la

d'éviter de considérer comme des postulats I'homologie et la filiation
logique de découpage propre à la publication en épisodes et celle inhé-
chapitrage du roman, ce qui supposerait que les effets de segmentation

été transposés, sans altération, en passant d'un dispositifà l'autre.
il faudrait au moins tenir compte du fait que les ruptures induites par
dispositiß ne sont pas de même nature pour le lecteur, puisqdattendre

de l'histoire à la page suivante, cela ne produit pas le même effet qu'at-
le prochain épisode le lendemain ou la semaine suivante. C'est ce que

Iser19 lorsqu'il affirmait que les romans-feuilletons perdent beaucoup
saveur lorsqu'ils sont publiés en volume, parce que la nature des n blancs
r diftre entre les deux versions.
peut d'ailleurs montrer que lorsqu un auteur envisage son récit en fonc-

ces deux modes de publication, ses stratégies narratives évoluent inévita-
C'est ce que relève Jan Baetens au sujet d'Hergé :

u.,
U., LaVoie au.x chapitra, op, cit,, p,528,
Lector in Fabula, Paris, Grasset, 1985, p,145.
U,, LaVoic auc chapitcs, op, cit,, p, 529,
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On peut donc envisager l'existence de stratégies narratives distinctes

-od. d. lonsommation préférentiel correspondra au feuilleton ou au

letoniste peut ePPuyer sur la discontinuité temporelle du

qui induit un susPense en quelq ue sorte ( mécanique )) mals il
épisode précédent manqué ou oublié, soucl toutefoisait été

échangent dans unet ,
sPeu apPuyer sur les discours qui

qut Progressent synchronisée dans le récit, et quide manière

tions, souvenirs, diagnostics pronostics concernant la suiteou
Le romancler qul planifie son volume vol quant à lui

tulaiie Peau chagrin, mâls il Peut Jo uer sur¡éduit comme de

discontin uité, Par exemple en lntercalant chapitres Pourdes

ment d'une situation, des scenes dans lesquellesen enchâssan

I'histoire est modifiée et son intérêt est déplacé, ou en introduisant des

complexes oul Peuvent nécessiter une relecture ultérieure

des énigmes apparaissent égalemen plus difficiles àqul
peut Partager hypothèses avec unesolitaire Pußqu il ne Pas ses

interprétative Pfogressant à son rythme dans le récit.

Par ailleurs, on Peut également
,

s lnterroger sur la nature

tifs que on assocle à la dynamique proPre au manro

définition proposée par \Øolfgang sur

de suspense que les Anglo-Saxons

Cette technique €st, somme toute, élémentaire, et elleassgz

avant la création du roman-feuilleton. il agit simplement de

le dénouement du récit, ou d'une séquence de ce récit, avec la clôture

de la narration, de manière à créer un effet de n suspension D entre chaque

C'est le principe qui veut que, dans les Mille et une nuits, le

t

t

t

Iser, celle-ci reposerait

désignent par le terme

S

conte ne corresponde Presque jamais avec la fin de la nuit, sans quoi,

perdrait la vie. Il faudrait donc décaler la périodicité de I'intrigue,

20. B¡¡rBNs J., < Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites >, Cahiers d¿

200 9, S 24, URL : [http : //narratologie. revues. orgi 974] .

liv¡e.
mode de

peut
modéré par le

communauté

de

espace

d autres

retarder le

la

de certains
résoudre Pour
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d,t næud et du dénouement, de celle des épisodes ou des chapitres,

devrait idéalement toujours conserver une part d'ouverture.
doit PAS être confondue
de mlse en intrigue, qul

pressée d'arriver à son terme, c'est la dilatation de la temporalité qui
-par 

exemple, par les ralentis stéréotypés que I'on associe aux duels

le suite de cette présentation, nous allons analyser en détail la dyna-
pro quelques charnières situées entre les épisodes des MystèresPre

nous tenterons de réfléchir aux enjeux de la conversion des épisodes

Il ne s'agira donc pas de se contenter d'illustrer I'hypothèse d'une
et d'une filiation entre la fonction esthétique de l'épisode et celle du

mais plutôt de problématiser cette hypothèse.

dee chamières entre épisodes €t chepitres

chapitrale des Mystères d¿ Paris sera étudiée en comparant la publi-
le journal et les éditions en volumes, afin de dégager quelques spécifi-

la tension narrative du roman-feuilleton tel qu'il est pratiqué par Eugène
Mystères d¿ Paris paraissent au tout début de l'histoire du roman-feuille-

feuilletonistes ne font pas appel aussi fréquemment que leurs succes-
technique du cffiønger. Létiquette générique o roman-feuilleton, est

heureuse

à

I'

large

des

feuilleton. si
une forme

technique de

était d€t bien

des æuvres

puisqu elle souligne le double ancrage romanesque
publiées sous cette forme qu'on pourrait qualifier

et
de

à
,n était la connotetion péjorative du terme la segmentation opérée

n est-elle qu une étape avant publication en volumes u constl-la o
le véritable achèvement du texte ? La tension narrative survit-elle au

des différents épisodes dans le livre il est intéressant de constater
la parution en ournal, MltstèresLes d¿ Paris sont doublement segmentés

Part la segmentation publication feuilletone sque, et d autreliée à la
division chapitrale qul recoupene la

ne fairePas

\, La Ten¡ion nanatiue, op, cit., p, ll0,

Pes stnctement. De même, on note
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dans le journal l'existence d'une division en parries, qui ne coïncide p¿s
de la publication en volumes.

Avant d'a¡ralyser quelques
tef les remarques d'Ugo Dionne sur le

Passages du roman, il Peut être

Paris. Ces notions Posent en effet un
concernent le toman-feuilleton, qul suppose pas malsnon UIl,
se succèdent dans le temps le journal, puis le livre. Le lecteur
d'autre choix que d accéder au texte dans sa vefslon livresque, ce
biais conpidérable Per rapport aux lecteurs contemporains de
catron. Une solution consisterait à considérer que la

Selon Dionne, dispositif correspond découpage roman,le au du
découpage périodique (livraison, feuilleton. constltue le
souligne ,qu il v a parfois coi.'ncidence entre les deux exemple
leton ou une livraison correspond chapitre livre)

)

livraison correspond à une (( Paftie

du ou
ou à un ( livre ou à

à un
D D

s

À travefs quelq exemples,
est longue plusou brève

ues no us allons brièvement montrer
dans Les M1stères de Paris, po uf tlrer quelques ensergnementsen
poétique de la disposition du roman-feuilleton. selonMais
sence

,n ,qu un intérêt anecdotiq plus important feste laue le
telle ,qu elle est arretee dans l'édition livresque. PPose

encore cheuauchement une livraison plus

Pour qui seule comPte la publication épisodes
En cela il o

Pas
ctest d'une æuv¡e a¡t éphémère,

Le feuilleton n'est
une æuvre d'art,
acteurs. [,..]

en

fait Pour être telu, et il faut convenl¡ que sl en
comme celle que

22, DroNNs U., LaVoic øruc chapina, op. cit,, p, g9-90.
P

utile de

deux
du )OQe

qur
la

en

du

n
qu ,

un
ce

Dionne
vefslon

à Régis

un sens

tqu

réalisent
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ne devraient jamais recueillir leurs æuvres en volumes, leur

serart plus durable23

le chapitrage tout d'abord. Dionne l'a remarqué, la livraison

est Parfois concurrencée par un découpage chapitral :

ne les contredisent ou ne les ignorent pas, mais elles ne se confondent pas

avec elles la méthode de Dickens, qul comPose à

assure une certatne
la fois

concordance des der¡x
par chapitre et
dispositifs, sans

les

feuilleton des Mystères de Paris peut correspondre à un chapitre, ou à

voire plus (par exemple, le feuilleton du29 juin 1842 se compose
u La ferme > et ( Les souhaits ,), ou alors un chapitre trop long est

plusieurs feuilletons (par exemple le chapitre intitulé < Rigolette >, qui
8 et 9 décembre 1842). Selon Dionne, la présence d'une division en
dès la publication dans le journal prouve que le découpage feuilleto-

riest qti une transition avant la publication en volumes. Cette première

la daxa selon laquelle la discontinuité dans le roman-feuilleton reposerait
sur la division en épisodes. exemple chapitre 8Prenons un dans le
partie, le Prince Rodolphe

d eau, ce qul le condamne à

le nlveau de tension narratlve a celui eau, sulvant unmonte vec de
scandé tout au long du chapitre :

écouta,.. il n entendit rien... ¡ien qu'une espèce de petit claporemenr sourd,
ma$ conunu.

il n'en soupçonna point la cause.
Et au milieu mo¡ne qui

1

,l

est enfermé dans un caveau progressive-
une mort certaine; situation archétypale

du silence 'environnait, entendit plus distinctement
le petit clapocement soutd, faible, contlnu.

fois, il en comprit la cause : l'eau envahissait le caveau.

R., Ze o Detectiue Nouel > et I'influence de la pensée scientifque, Paris, Belles Lettres,
334.

U,, LaVoie aux chapincs, op, cit,, p,93,

il
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À cela ajoutent d'autres élémen
tlves désespérées Pour sortlr et des
son existence, calme et lucide malgré

achève sur son sauvetage tn extremis

,
s

s

Da¡rs ces deux cas, la fin du
dans une srtuatlon qui semblait résol
s agit donc Pour auteur de relancer

25. Sup 8., Lcs Mltstèrcs de Paris, Paris, Laffont, 1989, p. 144-145
26.Ibid., p.145.
27. Ibid., p. 67,
28. Ibid., p.90.
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[...] Il ríentendit rien, ."1:1. 
!l_.:1:-1?O""ment 

sourd, faible, continu,
qui toujours montait, montait, monrait¿).

ts dramatiques alternele héros
moments de résignation faitoù il

les rats qul lui gnmPen dessus.
par le Chourineur

Rodoþhe, anéanti, n'eut pas la force de se soutenir davantage, il glissa le
I escallef.

quelques exemples qui mettent en relief des procédés narratiß propres à
tude provisoire qui caractérise la périodisation.

Rodolphe lui-même restait pensif.
Les deux récits qu'il venair d'enrendre éveillaient en lui des idées nouvelles.
un incident tragique vint rappeler à ces trois personnages dans quel lieu
trouvaient z/.

Rodolphe fut tiré de sa contemplation par un incident imprévu28.

Pefsonnage autre, faire, autant qu il està un afin de

Gi toutefois v de 'intérêt dans

t
de

d'un

et

du
numéro forme

se prête-t-il
s'agit de trouver

inconvénient, Ioin de

une situation sl

exlgences de ce

forcent Passef
en nous,
à

général de æuvle
impartiale) 29

l' il 4

consclencleuse et

autre exemPle

au Maitre d'École que la vue lui était rendue.

telle épouvante Su il

ue dire
magazine, Celui-ci à d'assez

jeta un cfl Perçafrt et éveillas

l'auteur éveille la curiosité du lecteur à la fin de la livraison, mais il
plusieurs semaines avant d'en apprendre davantage sur le rêve du
Ces ruptures dans la linéarité du récit Peuvent s'exPliquer Peut-

le fait que Les Mystères de Paris ont Paru par livraisons quotidiennes, et

ou hebdomadaires

Presq que la poétique du feuilleton oPpose point Pa-r points

paraissant longs intervalles, €st bon queil

il

un tout aussl ha¡monieux que possible. Aussi ce genre

assez mal au découpage. [...] Dans un journal
chaque jour un nouveau motif dintérêt
là, à laisser en suspens une curiosité qui

quoddien au
et il ny aufa

de

n aufa Pas le

feuilleton voyait le plongé

de

lehéros dans ses

ue et qui ne créait Pas attente d'une
résiste particulièrement bien à la publication en volumes car la discon-I' intérêt du lecteur en introduisant un

déstabilisant qui permet de nouer une nouvelle incertitude, fondée ici sur la est maintenue grâce aux chaPitres intercalés.
sité. IJobjet dont il est question est en effet sous-déterminé : nous riavons revanche, certaines charnières, destinées à rafralchir la mémoire du lecteur

ou à baliser la suite des événements, apparaissent comm€ des lour-

s'émousser en vingcquatre heures. Au lieu d'une esthétique convergelte, à

feuilleton aura donc une esthétique dive^rgente; au lieu de chercher l'unité
on y cherchera la multiplicité d'intérêtJl.

385.

359.
P.

P.
R,, Lc < Detectiue Noael > et I'inf:uence de la penséc scientifque' op' cit., p, 330
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deurs dans édition en volumes. Elles
le lecteur se repérer au milieu de ce

quelques uns de ces signets (pour reprendre

à
( D la

Nous rappelons au lecreur que ces faits se passaient en 183833.

On n'a peut-être pas oublié qúune famille malheureuse.dont le chef,, ouy¡¡.,
daire, se nommait Morel, occupait la mansardende la maison rn. d,t T.mll..-
NouJ condui¡ons le lecteur dans ce triste logis 3

Le lecteur a oeut-êrre oublié le portrait de la belle-mè¡e de Mm. d'Harville,
par celle-ci 35.

Situés à la fin, ils consrituent parfois une sorte d'annonce du plan du
épisode :

Au début d'un épisode, permettent rappelerils de a
la situation dont il est question

Avant de sulvre not¡e hé¡os dans cette nouvelle excurslon,
d'æil rétrospectif sur Tom et sur Sa¡ah, Personnages

,Pendant qle M. de Saint-Rémy se rend chez la duchesse, nous ferons assisrer
leçteurs à l'entretien de M. Ferrand et de la belle-mère de Mme d'H"rville37.-'

Penda¡t que M^e d'Harville attend la Goualeuse, nous conduirons le
milieu des détenues38.

Mais excePtion signetsde ces <( adapte
volumes la présence d une segmenta capitulairetron
ournel, l'usage de chapitres qintercalés ul introduisent

rents niveeux de I'intrigue,
d'une lecture suivie.

En revanche, il est intéressant de noter que sl
fiés lors du Passage au volume, Pørties subissentles

Les éditions les plus récentes des Mystères d¿ Paris (Gallimard, Laffont)
une division qui ne correspond pas à celle du Journøl des Débats. Nous

32. Au¡nv D., Du romøn-feuillzton à la sêrie têléaisuell¿. pour une théorie dø genre et dc h
Berne, Peter Lang, Éd, scientifiques internationales, 2006.

33, Su¿ 8., Les Mystèra de Pari¡, op. cit., p.225.
34. Ibid., p.420.
35. Ibid., p. 547.
36. Ibid., p.239.
37 . Ibid., p. 547.
38. Ibid., p.616.

à Dt le roman ,
s

j
Permettent de maintenir
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LD( lecteurs

nous un
importants cette

sans difficulté sa
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mals nos remarques peuvent s appliquer

Dans le livre, la premrere partie achève

tandis que dans le journal, Eugène Sue

intitulé Le départ

,
s

trols chapitres plus loin, après le chapitre

s'achève sur la note suivante ( Fin de la Premrere partie. Dans dix
de la seconde Partie des

interruption. (Note rédacteur 39 )du
donc à une forme d'unité nerra-

À la fin de cette

( ))

t rd, nous commencerons la publication

Pørìs,
sansqui sera continuée

roman-feuilleton, correspond
dans le

la despolUJirait comParer à salson D séries télévisées)(

éLéments de tenslon narratlve sont résolus de façon euphorique le

a été sauvé Par le personnage surnommé le Chourineur, il punit
en lui faisant crever les yeux et récompense le brave Chourineur

une ferme en Algérie, et la partie s'achève sur le départ de celui-ci.

derniers chapitres sont à cet égard assez explicites : < La punition >,
des

> ( Le D.départ Mais d autres éléments de 'intrigue restent en

notafilment en ce qui concerne le sort de la jeune Fleur-de-Marie, selon

de clôture et d'ouverture qui marque la fin d'une partie.
pluspremière Partie telle qu

puisque la récomPense

elle apparait dans le livre semble beaucoup

et le départ du Chourineur, qul en forment en

solte épilogue, renvoyés la deuxième partie. Pourquol une tellesont
? Il semble que cela est dû aux contraintes éditoriales de l'époque. La

édition des Mlstères d¿ Pørh, chez Charles Gosselin, suit de très près la

dans le journal, puisque les premiers volumes sortent dès 1842. Elle est

de dix tomes en cinq volumes in-8o. On Peut émettre I'hypothèse que

dans l'édition Gosselin, qui a perduré dans les éditions suivantes

de véritable travail d'édition critique des æuvres de Sue) est lié à

purement matérielles et se décide en fonction du nombre de pages

partie comprend plus ou moins l'équivalent de 136 pages dans l'édition
et non en fonction de l'évolution de I'intrigue. Ici, l'édition en volume
texte initial ølors rnême que celui-ci portait les marques de sa future fixa-

terme de cette analyse, nous Pouvons constater que la coexistence des

et des épisodes tend à problématiser I'hypothèse d'une f.liation entre
Ce que Jan Baetens a montré au sujet de Tintin s'applique parfaite-
roman-feuilleton : I'auteur envisage d'emblée son ouvrage en fonction

des débats politiques et littéraircs, 13 juillet 1842, p.3. Source : [gallica,bnf,fr]

à

à

dès la publication
des ruPtufes

la tension narfative

les chapitres ne sont Pas
quant à elles des

au

au

nationale de France).
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des deux supports, et joue simultanément des ressorts du
sode, Les Mystères d¿ Pørìs, conçus en fonction du dispositifj
réfèrent Pas molns suPPort enau livresque, qul apparaît quelque
de la publication en feuilletons, comme un archidispositif théorique,
lité exploitable sans que le roman ait à subir des modifications trop
Mais il faut alors se défaire d'une conception balzacienne du roman :

des Mystères de Pøris,la publication en feuilletons n'est pas un simple
toire du texte, puisque celui-ci est publié quasiment en l'état. L
d'ernblée avoir été pensé en fonction des deux supports auxquels il se

On peut également remettre en question I'hypothèse de I'
technique du cffiønger dans la narration sérialisée4O. liépisode du
chapitre du livre visent souvent, I'un comme I'autre, une forme de clôture
ne serait-ce que pour remplir une fonction ( pratique > de balisage de la
romanesque, de pause respiratoire. Chacune de ces unités apparait dès lors
par une tendance contradictoire entre des forces centripètes, dont dépend la
du réclt ou sa cohérence provisoire, et des forces centrifuges liées à la

nages et I'univers diégétique, ce qui suffit généralement à assurer la
lecture orientée vers les o prochaines aventures >, même lorsque survient un
ment provisoire. Ici, iest aussi le plaisir du retour du connu qui fonctionne
une force d'attraction pour le lecteur, phénomène qui a été décrit par
en reladon avec le succès de la narration sérielle dans les sociétés

La jouissance du lecteur consiste à se trouver plongé dans un jeu dont il
les pions et les règles - et l'issue -, en prenant plaisir à suivre les infimes

Par lesquelles le vainqueur réalisera son couP.
volr evec quelle virtuosité ils atteindront momentle
déviations ils confi¡meront nos prévisions, avec quelles jongleries ils
de leur adversaire4l,

40. Cette omniprésence est certes très visible dans le langage
les années 1930 et I 970, où la dernière cæe de la planche
tie par un effet marqué de clffiangcr, d'ailleurs souvent
cite. Toutefois, cette généralisation du procédé tient certainement à la difficulté de

suspense dans I'unité co-extensive de la planche. Par ailleurs, il parait difficile de
planche d'un album comme un chapitre de livre.

41, Eco U,, De Superman aa Surhomme, Paris, Grasset, 1993, p, 187,

de la ba¡rde dessinée

chapitre s¡

sorte, au
une
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nous voulions surtout souligner que I'homologie supposée (et

filiation) enffe la technique út cffianger, que I'on suppose propre
et la fonction esthétique du chapitre, telle qu elle se mer en

siècle, doivent être considérées avant tout comme des hypothèses de

des Problématiques de recherche, et non comme des évidences ou des

un




