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SIGNE ET CHOSE 

Lorsquil procede a la classification, a la typisation des civilisations, 
Y. Lotman prend pour point de depart leur caractere sćmiotisć ou dóćsćmio- 
tisć, cest-4-dire qu'il juge selon l'estime que les membres d'une culture 
donnće portent soit au signe (primordialement linguistique), soit a la chose 
naturelle 1. 

A partir de la, Lotman peut distinguer deux types de base dans la ci- 
vilisation russe du XI£ au XIXS siecle. Il donne au premier type — sć- 
miotisć — la dóćnomination de módićval. Selon la conception du Moyen 
Age, n'existait que ce qui ćtait signe: 

La valeur des choses est sćmiotique, parce quelle n'est pas donnće par 
la valeur propre des choses, mais par la qualitć significative de ce que celles-ci 
reprćsentent. 

Le second type — dćsćmiotisć — que Lotman dit de l'ćpoque des Lu- 
mieres et qui se fonde sur la confrontation du «naturel» et du «non natu- 
rel» a donnć la prófćrence a I'univers des choses: 

,L'univers des choses est I'authentique, le rćel, celui des rapports sociaux 
n'ótant que crćation de la fallacieuse civilisatioń. N'existe que ce qui est soi; 
tout ce qui reprćsente quelque chose d'autre est fiction. C'est pourquoi les rća- 
litós directes sont seules prócieuses et vćritables: I! homme en son essence an- 
thropologique, le bonheur matćriel, le travail, la nourriture, la vie considćrće 
comme un processus biologique defini 2. 

Bien que mon opinion soit que cette typologie appliquće a une póriode 
de huit siecles et a des civilisations entieres ne puisse amener que des 
gćnćralitćs comportant peu de nouveautćs (et meme si, dans un ouvrage 

1Yy. Lotman, K probleme tipologii kultury, [dans:] Trudy po znakovym siste- 
mam, vol. III, Tartu 1970. 

2 Ibid., p. 35—36. 
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ulterieur, Lotman a €tabli quatre types plus subtilement cernós au lieu 
des deux ci-dessus) 3, je crois ćgalement que la confrontation «signe — 
chose» qui en est lassise pourrait €tre aisćment et utilement sollicitóe 
pour caractćriser des unitćs historiques plus petites, par exemple, une 
tendance littćraire. Pour I'historien de la littćrature qui considere I'his- 
toire des lettres comme une sćrie de tendances se relayant, il peut s'avćrer 
important d'analyser si, dans la vision littóraire du monde chez les re- 
prósentants de la tendance en question, la chose, la «vie» vient en pre- 
miere place, ou le signe, la «littćrature». Par la suite, corollaire- 
mentadautrestraitscaractćristiques, cette qualitć — qui 

, pourra €tre, selon le cas, la marque la plus importante de la tendance — 
donnera l'alternance rćguliere des tendances, done 1'histoire de la littóra- 
ture. t 

L'AVANT-GARDE EST-EUROPEENNE 

Comme cela ne saurait faire de doute, je presume l'avant-garde est- 
-europćenne tendance littćraire, de plus, tendance qui, entre 1910 et 1930, 
a existć dans quinze littóratures (toutes celles slaves et baltiques, ainsi 
que la roumaine et la hongroise) et dont les nombreux groupements plus 
ou moins grands ont professć des principes artistiques a plus d'un point 
et dapparence diamćtralement opposćs. En róduisant au commun 
dćnominateur les groupements selon cinq unitós secondaires, cinq cou- 
rants — le dadaisme, 1'expressionnisme, le futurisme, le constructivisme et 
le surrćalisme — nous sommes en mesure d'ćtablir le schóma suivant de 
Tevolution historique de la tendance: 

expressionnisme 

> surrćalisme  

DADAISME 

$ constructivisme 

futurisme 

1. Le dadaisme a imprćógnć de son influence fermentatrice aussi bien 
le futurisme que l'expressionnisme; et, bien qu'il ait eu — comme en 
Europe de 1'Ouest — son groupement a part, il a existć dćja bien avant 
le mouvement ouest-europóen et, de la maniere la plus spectaculaire, 
dans le futurisme. 

2. Le futurisme et l'expressionnisme ont ćtć phenomónes paralleles et 
non seulement dans le temps; le futurisme russe, le phónomene hongrois 
pouvant €tre qualifić d'expressionniste et l'activisme slovene apparentćs. 

3 Y. Lotman, Statii po tipologii kultury, Tartu 1970, p. 12—35. 
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3. C'est vers 1922—1923 que le surrealisme et le constructivisme pren- 
nent la releve de l'expressionnisme et du futurisme, mais non pas uni- 
quement «en ligne droite»; la branche activiste de l'expressionnisme a eu 
ses suites dans le constructivisme (complementaire du surrćalisme): acti- 
visme hongrois, letton, estonien, la littórature dite proletarienne, le zćni- 
thisme sud-slave, etc., tandis que l'autre branche, la «mćtaphysique», de 
Texpressionnisme permettait de se dćvelopper au surrealisme (opposć au 
constructivisme): imaginisme russe, bićlorusse, etc. Mais le futurisme s'est 
aussi poursuivi de deux facons: dans le surrćalisme (complóementaire ou 

'opposć au constructivisme) — poćsie civilisatrice tcheque, formisme polo- 
nais, groupe Obóriou de Russie; dans le constructivisme (complómentaire 
du surrealisme) — futurisme russe, ukrainien, polonais, lithuanien, etc. 

Des maintenant, nous saisissons que les cinq courants sont en inter- 
fćrences et oppositions complexes et peuvent €tre, grace A leurs divers 
traits caracteristiques, apparićs de maniere diffórente; par exemple, nous 
aurons d'un cóte de la paire de notions «individuel — collectif» le da- 
daisme, le futurisme, le surrćalisme, et, de I'autre, l'expressionnisme et 
le constructivisme collectivistes, etc. De la sorte, la tendance est tissće 
d'antagonismes qui ont fourni, de fait, sa tension, la base meme de son 
existence et de son ćvolution historique. 

La littórature d'avant-garde de l Europe de l'Est a pris, sans ćquivo- 
que, position pour les choses naturelles, mais la conception visant a la 
chose a egalement connu le meme sort que tous les antagonismes de la 
tendance 1: elle a basculć dans son propre contraire et, plus d'une fois, 
dans I'empressement gratuit autour du mot. (Ne confondons pas cela avec 
le paradoxe fondamental qui veut que la littćrature travaille avec des 
signes et que l'ćcrivain ne puisse exprimer son mećpris, son horreur 
a legard de ceux-ci aussi — qua laide de signes... 5 Comme nous le ver- 
rons, il y a plusieurs moyens a la disposition de Ićcrivain, malgrć ce 
paradoxe paralysant, pour diriger l attention sur le mot en tant que chose 
(visible ou audible) .) 

La erćation de lunite naturelle du signe et de la chose a ćtć ćlóment 
de cette vaste conception qui se proposait d'inonder l'art de vie et vice 
versa, afin d'arriver a ce que Kassak a nommć 1 «unitć de la vie» %. Alors 
le Beau artistique prendra fin et sera remplacć par la beautć de la vie. 
Voici comment J. Seifert reve l'avenir: 

Et ce qui, hier encore, ćtait art consacrć s'est changć, tout d'un coup en 
choses simples et rćelles. 

(Vsecky krósy sveta — Toutes les beautós du monde). 

4Cf. JJ Mukatovsky, Dialectickć rozpory v modernim umeni (1935), [dans:] 
Studie z estetiky, Prague 1966. 

5 Ibid., p. 261. 
6 L. Kassók, Tisztasńóg kónyve (Le Livre de la puretć), Budapest 1926, p. 96. 
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Il ne s'agit pas la de l'opposition de programme et de pratique poćti- 
ques, de desseins et de rćsultats, mais du fait que la conception du 
naturel chez ceux de I'avant-garde ćtait ćtendue au signe aussi: ils ne 
rejetaient pas le mot alićnant comme leurs pródćcesseurs de I'6poque des 
Lumićres, mais ils voulaient qu'il devienne naturel et, a cet effet, en 
faire une chose, I'objectiviser. De 1a le fait que la thćorie de I'avant-garde 
est, d'apparence, contradictoire: soit centróe sur le mot, soit sur la chose. 
Ainsi, des constructivistes de Cracovie, Przyboś ne jure que par le mot: 

La nouvelle poćsie prononce les valeurs intćgrales sans avoir, ce faisant, 
des canons sur les levres. Elle assujettit par la beautć qui est plus durable que 
le mot le plus sonore. Dans la contexture de la rćpublique des choses, dans le 
domaine du dćploiement de forces A droits ćgaux, la nouvelle poćsie taille le 
nouvel homme dans le marbre de son essence crćatrice: les choses organisćes 7. 

Mais au meme moment et non en disharmonie avec cela, le thćoricien 
des Cracoviens, Peiper dósigne la portóe de la mćtaphore en ce qu'elle 
«libere le langage poćtique de I'objet» et «cróe des relations notionnelles 
auxquelles rien ne correspond dans le monde rćel»$%. La contradiction 
entre ces deux citations est rósolue par la rćalitć matćrielle, aux yeux 
de lavant-garde, du mot qui est adóquat a n'importe quel autre objet. 

L'aspiration ćtait gónćrale a l'objectivisation du signe; selon Przyboś, 
«le parler, cet instrument, doit €tre aiguisć» (O elektryfikacji — Sur 
velectrification). Dans ce cadre, les cinq courants de I'avant-garde ont 
tente de facon diffórente de rćaliser l'art naturel — cela conformement, 
a chaque fois, avec la conception du naturel et la conception du signe 
adoptóes. 

LA CONCEPTION DU SIGNE DANS L'AVANT-GARDE 

La conception du naturel de l'avant-garde a fondu ensemble des ć16- 
ments de philosophie de l'histoire et des ćlóments ontologiques — cela 
en se rattachant nettement au libertinisme ćclaire de la fin du XVIIIe 
siecle qui s'€panouira pleinement dans le marxisme. Selon elle, c'est 
Pessence humaine qui est commune et constante en I" homme, cette essen- 
ce que l'effet d'alićnation de la culture, de la socićtć a brouillće, dócantće. 
L'etat naturel et Ietat social se sont trouvćs opposćs, «l homme naturel» 
est en confrontation avec «lI' homme de I'homme». C'est cet antagonisme 
que I'avant-garde a incorporć au schćma de I'ćvolution de Ihistoire uni- 
verselle. Le point de dćpart est l'essence humaine, l'ensemble des possi- 
bilitćs de I' homme considóćrć comme un €tre. Celle-ci subit un processus 
de dćnaturalisation qui a pour rćsultat I'alićnation et, au cours duquel, 
la nature de I' homme et son existence prćsente sont toujours plus en 

1J. Przyboś, Człowiek w rzeczach (1926), [dans:] Linia i gwar, vol. I, Cra- 
covie 1959. 

8'T. Peiper, Metafora teraźniejszości (1926), [dans:] Tędy, Varsovie 1930, 
p. 46-47. 
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contradiction. Le naturel humain se fait social et arrive, a a lepoque de 
crise, A un tournant; comme Nezval I'a dit: 

a ce degrć davant la catastrophe universelle ou la vapeur se condense en 
eau. 

L'aboutissement du processus est quelque part dans l'avenir. Selon 
cette utopie, cest alors que se róćaliseront les possibilitćs du point de 
dópart, c'est alors que les antagonismes du prósent auront leur solution: 
I" homme se retrouvera en sa qualitć d'individu et en sa qualitće de membre 
de la communautć; et I! homme authentique sera, de nouveau, en harmo- 
nie avec la socićtć, la nature. Selon les vers de Sćmenko, le futuriste 
ukrainien: 

la grande synthese de Iobjectivitć et de l'egocentrisme se crće 
les apogóes de I'Ouest et de I'Est confluent en saut incandescent 
en unitć intuitive 
ont convergć en un point inćvitable 
la natura naturata et la'natura naturans. 

(Poćma maiboutnćho — Le Poeme du futur) 

* 

* * 

Les courants de Iavant-garde ont mis I'accent sur tel ou tel ćlóment 
de la triple proposition: «naturel ancestral — alićnation prósente — 
naturel futur». 

1. Le dadaisme s'est complu dans la negation entiere de la phase 
centrale: ćtait naturel tout ce qui n'ćtait pas le prósent alićnć. Ce refus 
de tout allait a lensemble du systeme du langage aussi. Selon Pidće 
percutante de Baudouin de Courtenay, les dadaistes (futuristes) «se ven- 
gent sur la langue des stupiditćs et horreurs de la vie» ". La langue 
devait códer la place a un happening «unique», sans mots, produisant 
a chaque occasion une autre «oeuvre d'art». De la, le genre le plus 
caractóristique des dadaistes: non pas I'art ćcrit, mais prósentć, les soirćes 
littóraires publiques, les scandales de rue, les dćfilćs choquants — 
occasions offrant toutes l'unicitć irrenouvelable et permettant de rem- 
placer le signe linguistique par un autre: gestes, ćlements picturaux, etc. 

L'autre móthode du rejet de la langue «salie», n'aidant pas la com- 
próhension, mais cachant I'essence mensongóre de la socićtć aurait ćte 
la crćation d'un nouveau systeme universel de signes, de la langue de 
Funivers. Le zaoum allant au-dela des «sordides stigmates du bon sens» 11 

sv. Nezval, Prfedmluva k vystavć Stryrskóho obrazu a Toyena, „Tvorba”, 
1931, p. 763. 

10 J, Baudouin de Courtenay, Slovo ź „slovo” (1914), [dans:] Izbrannye 
trudy po obshtchemu iazykoznaniu, vol. II, Moscou 1963, p. 240. 

1V. Maiakovsky, Pofoniitjiik a kózizlóst (Une Gifle au gońt public — 
1912), [dans:] Vdlogatott miivei, vol. I, Budapest 1957, p. 55. 
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ou — selon les termes des futuristes polonais — le zaoum «chemin de 
sortie du ghetto de ia logique» 12, ce langage au-dela de la raison, «mć- 
talogique» 3 n'a ćtć que le symptóme le plus saillant de cette aspiration; 
de nombreuses rófćrences a lunivers, au cosmos se sont toutes nourries 
a cette idće. 

2. Le futurisme a pris pour cible le premier composant de la triade du 
naturel. Sous ce rapport non plus, l'avant-garde n'avait pas de program- 
me pour Iavenir — meme pas les futuristes! — puisquwils ne voulaient 
realiser, avec le temps, que l'ancestrale unitć du signe et de la chose et, 
en ce sens, arriver encore une fois A un ćtat passć. D'une fagon insolite 
chez lui, A. Kroutchenih tćmoigne meme de Tincertitude: 

Le zaoum est-il enfantć par lindividualisme, la gustation subjective du 
monde, ou est-il une initiative collective, les masses en ont-elles besoin (signa- 
lisation massive)? Le zaoum est-il le langage du future (dćsobjectivisation, con- 
structivisme) ou du passe (ćtat sauvage, primitif) ? 4 

4 

Nous avons 14 la motivation de Tattrait exercć par l'art primitif, par 
le folklore sur lexpressionnisme, le futurisme pour jeter, plus tard, dans 
plus d'un cas, un pont en direction d'une variante spócifique, «populiste» 
de Iavant-garde. 

Le futurisme a plutót insistć sur le naturel ancestral de Iindividu: 
unite de la raison et du sentiment, I! homme vivant ainsi dans une bien- 
heureuse extase, ćtant interchangeable avec un autre, avec n'importe quel 
autre membre de la masse, de meme quavec les ćlćments du monde 
matćriel, des villes, des machines. 

A Tencontre de cette rigiditć, de cette objectivitć «sans Ame», I'ex- 
pressionnisme se róvele bien plus «meditatif», puisque ce n'ćtait pas 
Iletat de lindividu qui Iintóressait en premier lieu, mais le rapport an- 
cestral, harmonieux entre les individus. Sa moralisation n'accede ćgale- 
ment a Pobjectivitć qui caractórise gónćralement les lettres d'avant-garde 
que lorsqu'elle nous offre en exemple de la communautć humaine le rap- 
port simple, exempt de problemes des objets. 

3. Du troisieme membre de la triade, seuls le constructivisme, le sur- 
rćalisme possćdaient une idće bien ćtablie: il fallait faire ćvader I'art 
revolutionnaire de la prise de la consolidation est-europćenne, et lui 
trouver un refuge dans l'avenir. En consćquence, le surrćalisme et le 
constructivisme ont developpć avec passablement de details la vision du 
monde centrće sur l'avenir; le premier a donnć surtout I'image de I'hom- 

12 B. Jasieński, Do narodu polskiego manifest w sprawie natychmiastowej 
futuryzacji życia (1921), [dans:] Polska awangarda poetycka, vol. II, Cracovie 1969, 
p. 211. 

18 C'est D. Tschiznevskij qui traduit ainsi le zaoum dans Anfinge des 
russischen Futurismus, Wiesbaden 1963, p. 15. 

u A. Kroutchenih, Fonetika teatra, Moscou 1925, p. 42. 
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me futur, et le constructivisme, celle de la societć future. D'ou il devait 
dócouler que, selon la thćorie du premier, le naturel signifiait la simple 
plónitude de I'essence humaine, la crćation de I' homme integral exploi- 
tant les forces irrationnelles de I Ame aussi, tandis que le constructivisme 
considćrait comme naturel et beau ce qui ćtait fonctionnel, conforme 
a ses buts. Kassak a dit: 

. Beau, ce qui est parfait — et parfait, ce qui correspond le mieux possible 
a sa mission %, 

Tout cela ne laisse aucun doute: l'idóćal du naturel chez l'avant-garde 
est-europćenne n'avait rien a voir a la nature (voire meme que le con- 
structivisme a expressćment opposć au dćsordre, a la dćsorganisation de 
la nature sa propre culture organisće!), car il s'agissait toujours du 
naturel ere€: le futurisme et lexpressionnisme voulaient la recon- 
stitution d'un ćtat ancestral, le constructivisme et le surrćalisme aspi- 
raient a cróer une rćalitć externe et interne nouvelle. 

Le paradoxe du naturel cróć a amenć un autre paradoxe dans le 
rapport «objectivitć — subjectivitć» aussi: ceux de I'avant-garde eurent 
beau viser a lobjectivitć, au naturel et, de plus, a Vindividuel marque, 
les oeuvres d'art cróćes ne cessent jamais de porter l'empreinte de leurs 
crćateurs. 

LA CONCEPTION DU SIGNE DE L'AVANT-GARDE 

Ces dócalages d'accent, a Iinterieur de l'avant-garde de la conception 
du naturel sont en la plus €troite corrćlation avec la conception du signe 
dans les diffórents courants. 

La transformation en chose du signe littćraire (oeuvre) est fonciere- 
ment empechće par le fait que, de ces trois composants — le signifić, 
le signifiant et la signification — le premier ne participe pas directement 
a loeuvre-signe sauf par le truchement de la conscience collective. La 
s etablit cette frontiere infranchissable qui sćpare les lettres et la rćalitć. 

1. C'est prócisćment cette frontiere que les dadaistes se sont propose 
d'abolir: ce n'etait pas des signes linguistiques quils creaient, mais ils 
voulaient considćrer le signifić comme directement oeuvre d'art; de la 
realitć inarticulće, ils faisaient des objets d'art. Voici la description par 
A. Wat d'une soirće littóraire futuriste: 

La partie futuriste de la soirće subtropicale organisće par les negres blancs 
fut un authentique Noir du nom de Youssouf ben Mchin qui, a moitić nu et 
tremblant de froid, dansa et chanta des airs de son cru; le morceau musical de 
M. Centnerszwer suivit: Andromede dans la baignoire, ou quelque chose de ce 
genre; puis, ce furent les poćsies de Stern et les miennes avec un contenu 
pornographique et rabelaisien. On y parlait beaucoup du sperme et des vents 
postórieurs «avec lesquels je vous balaierai». Mais le clou du programme fut 

5 Kassak, op. cit., p. 112—113. 
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un homme nu avec une gaze lćegere autour des hanches; au dernier moment, 
il prit peur, il fallut :vćritablement le contraindre A entrer en scene. Stern 
dćclama sa poćsie Le Briilement de la feuille de figuier. Il aurait dń effecti- 
vement la brdler, mais il ne le fit pas. Et comme il ćtait sur scene, nous 
n'avions, sur lui, aucun pouvoir 4%, 

Ivan Bunin rend ćgalement compte — avec la consternation du spec- 
tateur non initić — d'une manifestation caractóristiquement dadaiste: 

Pour la derniere fois — la derniere fois de toute ma vie! — j'ćtais A P6- 
tersbourg dans les journćes de Tarrivće de Lćnine. Entre autres, jallai 
a Iinauguration de l'exposition de la peinture finnoise. Tout Peters- 
bourgy ćtait avec les ministres alors en place du Gouvernement Provisoire 
et des dćputćs bien connus de la Douma... Je participai ćgalemet au banquet 
en l'honneur des Finlandais.. Les memes ćtaient prósents, la fine fleur de 
lintelligentsia russe, c'est-a-dire d'excellents peintres, comódiens, óćcrivains, 
personnalitćs publiques, ministres, dóputćs et le ministre „de France aussi. 
Maiakovsky, cependant, rendit des points A tous. J'ćtais a la table de banquet 
en compagnie de Gorki et du peintre finnois Gallen. Pour commencer, Ma- 
iakovsky se rapprocha immódiatement de nous, poussa sa chaise entre les 
nótres et se mit a piquer les mets sur nos assiettes, A boire nos verres. Gorki 
ćtait secouć de rires. Je mócartai. — Avez-vous une bien grande róćpugnance 
pour moi? — me demanda joyeusement Maiakovsky. Je fis un signe de nóga- 
tion: — Ce serait un trop grand honneur pour vous! — II ouvrait son ćnorme 
bouche pour me rćpondre, lorsque Milioukov se leva, il ćtait alors ministre 
des Affaires ćtrangóres, pour prononcer quelques paroles officielles. Maia- 
kovsky se rua vers lui au haut bout de la table et se mit A hurler A fendre 
loreille, si bien que Milioukov, desćmparć, se tut. Un, instant aprós, il se 
reprit et se remit a son toast: — Messieurs... — Mais Maiakovsky hurla encore 
plus fort que precódemment. Ce fut alors l ambassadeur de France qui se leva 
pour prendre la parole. Il ćtait apparemment sir que le hooligan russe se 
modćrerait A son endroit. Fichtre! Maiakovsky le fit immódiatement taire par 
des barrissement encore plus violents. Bien mieux, une frónćsie sauvage et ab- 
surde se dćchaina dans la salle: les copains de Mailakovsky se 'mirent aussi 
a hurler, ils martelaient le parquet de leurs talons, la table de leurs poings, 
ils hennissaient, coassaient, belaient, trompetaient. Tout d'un coup, au-dessus 
de tout ce :'chaos, fusa le cri tragique d'un sculpteur finnois. L'artiste deja 
ćmćchć, d'une mortelle paleur et remuć dans toute son Ame par cette irrć- 
parable cochonnerie pleurait effectivement et hurlait, de toutes ses forces, l'un 
des rares mots russes qu'il avait assimilćs: — Chook! Chook! Chook! 17 

Ce qui est commun aux hurlements, aux ouvrages sur les vents coulis 
et le sperme, a toutes ces fameuses outrances, c'est que des signalisations 
remplacent le signe a signification. Naturellement, cela ne conduisit pas 
a son but initial, l abolition de l'art ancien, la revivification de la littóćra- 
ture nouvelle, mais a labolition de tout art, puisque les signalisations 
n'ont rien a y voir. 

16 A. Wat, Wspomnienie o futuryzmie, „Miesięcznik Diteracki”, 1930, no 2, 
p. 71. 

u Cite par W. Woroszylski, Życie Majakowskiego, Varsovie 1965, p. 242— 
243. 
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Une autre tendance dadaiste ćtait de la móme veine, lorsque — a la 
facon des ready-made dans les beaux-arts — elle montait des oeuvres 
a partir de dócoupages dans les journaux, d'inscriptions, de petites an- 
nonces, de cliches du parler d'usage, de bribes de conversations, etc. On 
vit non seulement de ces collages linguistiques, mais aussi des tentatives 
pour utiliser des objets; il suffira de renvoyer aux poćsies-images (citons 
Tappel du pośtisme tcheque: «Continuant ce que Mallarme et Appolinaire 
ont commencć, grace au montage typographique d'un genre nouveau du 
poeme, nous sommes arrivćs aux poćsies-images, A cette nouvelle forme 
du lyrisme de l' image et de la realitó» 18), ou a cette proposition de Krout- 
chenih et de Khlebnikov que les livres ne soient pas imprimćs, mais 
ćcrits et dessinćs par des artistes, car 

rótat dame influe sur Ićcriture et celle-ci — indćpendamment des mots — 
transmettra cet ćtat d'ame au lecteur 9, 

Il va de soi que les ready-made des dadaistes n'etaient point des 
oeuvres d'art «objectives» (tout comme dans le cas de leurs ćpigones des 
annćes 60): incorporć a loeuvre littóćraire tout se change en signe et 
accóde a une signification. Certainement, les oeuvres d'art se firent, 
cependant, plus intćressantes, ne furent plus signes immatóriels, mais — 
grace a la technique du collage — signalisations materielles aussi. 

2. Pour le futurisme et pour l'expressionnisme, lobjectivisation du 
signe reprósentait ćgalement la cróation de mots neufs, ćtait donc dirigće, 
en premier lieu, sur le signifiant, la forme phonique des mots. Le poete 
doit etre continuellement dans cet ćtat du naturel ancestral ou les phone- 
mes et les objets peuvent €tre librement ordonnćs ensemble. Chez les 
futuristes, cest l'energie de cet acte crćateur qui s'est vue distinguer, 
ils dćsiraient, a l'aide de la poćsie, maintenir constamment en effer- 
vescence la capacitć de creation de mots. De la leurs neologismes qui 
comportaient non seulement des mots nouveaux, mais, avant tout, des 
formations d'un genre neuf. Les «decharges» de I'ćnergie de la formation 
des mots ont un domaine particulierement frappant: les jurons. V. Van- 
ćura ćleve ceux-ci au rang de modeles de l'anthroponymie poćtique 0. 
Lorsqu'il mentionne les capacitós de dóćsautomatisation de l'art nouveau, 
R. Jakobson cite prócisćment en exemples les jurons *1, tandis que F. Ha- 
las dćclare sans ambages a propos de sa personnalitć poóćtique: «Je vou- 
drais €tre un óćcrin A jurons» (Bulvór dadaismu — Le Dadaisme de 
boulevard). 

18 K. Teige, Manifest poetismu (1927—1928), [dans:] K. Chvatik, Bedfich 
Vódclavek a vyvoj marzistickć estetiky, Prague 1962, p. 257. 

19 vV,Khlebnikov, A. Kroutchenih, Bukva kak takovaia (1913), [dans:] 
Manifesty i programmy russkikh futuristov, Miinich 1967, p. 60. 

0 V, Vanćura, O nadavcih, „Kwart”, 1962, no 1. 
1 R. Jakobson, O realismu v umóni (1921), [dans:] Poetika, rytmus, verś, 

Prague 1968. 
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Par contre, lexpressionnisme n'aspirait pas tellement a lenergie 
creatrice de mots d'un passć ancestral, mais plutót s'efforcait de retablir 
Punitć de jadis du signifiant et du signifić. Seloń sa thóorie centróe sur 
lessentiel, !essence des choses est, a chaque fois, exprimće par un uni- 
que mot. C'est ce rapport unique qui doit €tre realisć par le poete-pro- 
phete moderne oeuvrant a la lueur des ćclairs de I'intuition. De la le 
nombre excessif des mots onomatopćiques, expressifs et imitatifs, ou la 
rencontre du signifiant et du signifie se fait ćvidente. 

De la sorte, nous avons eu, au centre de la thćorie futuriste et ex- 
pressionniste, les mots objectivisós, la source de lunitć de l'art et de la 
vie. 

Deux dangers guettaient une objectivitć de cette sorte: l'un ćtait que 
loeuvre d'art finissait par €tre trop «subjective», lorsque le mot neuf 
etait tellement inćdit (lorsqu'elle renfermait tant de mots neufs) que, 
a dćfaut de tout repere, l'oeuvre-mot perdait son sens, puisqu'elle ne 
dćsignait aucune chose. L'autre danger ćtait, selon une formulation tant 
soit peu simplifiće, qu'on tombait trop bien sur lunitć du mot et'de la 
chose, que le mot se fossilisait immódiatement et accóćdait 4 une force de 
symbole. (Le premier fut valable plutót pour les futuristes, le second, pour 
les expressionnistes; mais, pour ne citer que cet exemple, meme le futu- 
riste Maiakovsky ne fut pas en mesure d'eviter la creation de symboles, 
ce qui permit, sur la base de certains de ses ouvrages, de le dócrćter 
poete de slogans.) 

Les deux dangers coulaient de la meme source: quand bien meme 
le but de la dósautomatisation aurait ćte la «liberation des mots», les 
possibilites d'un renouveau effectif du langage ćtaient fortement limi- 
tees — ces possibilitćs issues du renouveau du signifiant — par suite du 
niveau ćvolutif ou se trouvaient les littćratures et les langues littćraires 
de l" Europe de I'FEst. 

3. Voila pourquoi le constructivisme et le surrćalisme prirent position 
a lencontre de la thćorie centróe sur le mot. Le naturel qui se mani- 
festera a l'avenir exigeait un nouveau systeme de significations et celui-ci 
ne devait plus se composer de mots et objets nouveaux, mais de rapports 
a ćtablir entre eux. Nul doute que, par rapport a la thćorie prócódente 
centree sur le mot, celle-ci est encore plus introvertie et intensive, si 
bien que les minutieuses manipulations avec les rapports de signification 
entre les mots ont immanquablement conduit a une sorte spócifique de 
Part pour Iart 22. (Przyboś ne manque pas de poser le probleme: «Le mot 
est le but, non Iinstrument du poeme. Oui, le mot. [...] Mais l'autonomie 
setablissant du mot ne mene-t-lle pas a un verbalisme vide de sens? 

 

22 DVailieurs d'autres conceptions relatives a la fonction sociale de la sociótć 
nous dirigent egalement en ce sens. Cf. E. Bojtar, A keleteurópai avangard 
kóltćszet tórtónetehez (A propos de Vhistoire de la poćsie d'avant-garde est-euro- 
póenne), „Valosag”, 1969, no 6. 
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Aux mots pour les mots? 23) Surrćalisme et constructivisme ont, en con- 
sequence, tentć d'ćviter ce danger. Pour le courant de conscience du pre- 
mier, ce fut limage, pour le «courant de chose» du second, ce fut la 
phrase qui fournit lunitć 4 lintćrieur de laquelle, grace a la collision 
voulue des mots, de nouvelles significations, pouvaient jaillir, unite qui, 
de la sorte, allait au-dela du mot. Dans les oeuvres surrćalistes et con- 
structivistes, nous ne rencontrons que rarement de nouveaux mots, par 
contre leur vocabulaire s'ćtend ćnormóment, il est bien plus sensoriel et 
expressif que celui des ouvrages futuristes et, a plus fortes raisons, ex- 
pressionnistes. Pour ces poetes — et c'est Nezval qui le dit — «la realite 
est un dictionnaire servant a cróer la poćsie» 4, Par le choix de mots 
approprićs, ce dictionnaire s'enrichit de mots neufs, sans que le poete 
soit tenu de les nommer. Sollicitons de nouveau Nezval pour illustrer 
la móthode. Le poete tcheque interprete la traduction de ces quatrę vers 
de Rimbaud dans Dólires II — L'Alchimie du verbe: 

Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, 
Que buvais-je, a genoux dans cette bruyere 

- Entourće de tendres bois de noisetiers, 
Dans un brouillard d'apres-midi tiede et vert? 

Cette premiere strophe suggere immódiatement un paysage qui n'est rien 
moins que concret, qui dófinit exactement la direction de notre reverie et qui 
ćvoque, sans description, ce qui n'est meme pas exprimć. Loin des oise- 
aux — cette notion ćvoque le firmament sous lequel, un instant, passent les 
troupeaux, les villageoises pour se trouver immóćdiatement en de- 
hors, sans qu'on sen apergoive, d'un vaste paysage cróć par leurs pieds qui 
disparaissent, un paysage qui, tout d'un coup, se fait tres net et sapproche du 
jeune homme qui, A genoux, boit sous le brouillard de lapres-midi. C'est 
ćmouvant comme deux harmonies qui, dans cet ordre, ne se sont encore jamais 
fait entendre %, 

Ce sont les poetes d'avant-garde de Cracovie qui ont ćlaborć, avec la 
plus grande exactitude, la thćorie du constructivisme. Peiper a dóćsigne 
le vers comme «l'ćpanouissement des belles phrases», cest-4a-dire que la 
poćsie est, d'un bout a Iautre, un enrichissement de significations. . 
L'essentiel de cette poćtique a ćtć encore plus prócisćóment degagć par 
Przyboś qui rejette l accusation de verbalisme en disant que ce n'est pas 

le mot, mais l'intervalle des mots [międzysłowie] qui compte. La 
poćsie dópend du mot et des courants dans lintervalle des mots, de la juxta- 
position crćatrice des mots et des tournures, des ćtincelles qui en jaillissent 
[...] Ce n'est pas le mot mythique qui a de Iimportance, idólatrć quil est par 
les ćpigones, mais ce qui est suscitć, encore mieux: crćć dans lame de l'audi- 
teur par lintervalle des mots %. 

m J, Przyboś, Przygody Awangardy (1946), [dans:] Linia i gwar, vol. I, 
p. 75. 

2a V, Nezval, Kapka inkoustu, „ReD”, 1927—1928, no 9, p. 313. 
% V. Nezval, K mómu piekladu Rimbauda (1929), „Dilo”, 1967, KKIV, p. 205. 
6 Przyboś, Przygody Awangardy, p. 75. 
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Ni les intervalles entre les mots, ni ceux entre les images n'ont pu 
assurer la realisation de lidćal — le monde, plus precisćóment, la con- 
science sans mots; mais ils ont pu arriver a la signification nouvelle sans 
mots ou sans images. 

* * ł 

En fin de compte, la tentative des poćtes d'avant-garde de l'Europe 
de I'Est pour objectiviser le signe n'a pas connu le succes, n'aurait d'ail- 
leurs pas pu le connaitre, bien qu'ils aient effectivement «tout essayć>»; 
car de l'art des signaux dadaiste aux aspirations des surrćalistes et des 
constructivistes dirigóes sur l'essence du signe: la signification — la gam- 
me est vraiment fort 6ćtendue. Malgre tout, le mot lordre «a nous le 
mot!» s'est róćvele semblabie aux autres du meme genre — «a nous le 
pays, a nous le pouvoir!» ou «a nous lavenir!»; pour ce qui est de ses 
buts, il n'etait qu'illusoire, mais ses rćsultats se sont integres non seule- 
ment a lart, mais encore a tout le fonds d'idees de l' Europe de TEst: 
meme dans les annćes 1940—1950, au temps du plus grand chaos semanti- 
que et du culte du signe, on a exigóć des mots «fideles a la rćalitó» et 
«simples» des poótes. De toutes facons, l'estime portee au mot en tant 
que róalite materielle vient de l'avant-garde. 

Parmi les conquećtes artistiques de l'objectivisation du signe, la princi- 
pale est celle qui veut que le poćme soit vraiment plus objectif, plus 
róceptif a tous les phónomenes de la róalitć, qu'il fasse disparaitre la 
dualite «matiere — ame» dont on lui avait fait prendre conscience a 
partir du romantisme ?7. Maintenant, il y a eu fusion matćrialiste de l'art 
et de la vie. Selon les belles paroles de Peiper: «Nous traduirons le 
charbon en contes» (Górny Śląsk — Haute-Silósie). 

Dans leurs meilleures oeuvres, les poetes de l'avant-garde est-euro- 
póenne y ont indiscutablement róussi. 

ZNAK I RZECZ W AWANGARDOWEJ LITERATURZE WSCHODNIEJ EUROPY 

STRESZCZENIE 

Kiedy Jurij Lotman dąży do sklasyfikowania i do typizacji cywilizacji, punk- 
tem wyjścia jest dla niego ich usemiotyczniony lub zdesemiotyzowany charakter; 
w, sądach swych opiera się więc na przekonaniu, że składniki danej kultury ciążą 

27 D'aucuns ont deja analłysć cette qualite de lavant-garde. V. Effenberger 
(Realita a poesie, Prague 1969) parle — exclusivement a propos du surrealisme — 
d'cirrationalitć concrete» et, la, cest lattribut que nous jugeons de poids; Z. Mat- 
hauser (Ariologickad problematika dvojiho modelu sotetskć ruskć poesie, [dans:] 
Nepopuldrni studie, Prague 1969) avance le terme de «róel esthótique» qui ferait, 
naturellement et sur la base de ce qui a etć dóveloppć, meilleure figure comme 
«róel sćmantique», bien quil soit vrai qu'ił perdrait, alors, sa rósonance de con- 
frontation avec le traditionnel «ideal esthótique». 
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albo do znaku (pierwotnie językowego), albo do rzeczy naturalnej. Dla historyka 
"literatury, który literaturę uważa za szereg dążeń, może się okazać ważna wiedza 

o tym, co pojawia się na pierwszym miejscu w literackiej wizji świata u jej re- 
prezentantów — rzecz-życie czy znak-literatura? 

Awangardowa literatura wschodniej Europy bez wahania zajęła stanowisko opo- 
wiadające się za rzeczami naturalnymi, ale jej pięć nurtów: dadaizm, ekspresjo- 
nizm, futuryzm, surrealizm, konstruktywizm — w rozmaity sposób dochodziły do 
realizacji sztuki naturalnej, i to zawsze w zależności od przyjętej koncepcji natury 
i koncepcji znaku. Każdy bowiem z tych nurtów kładzie nacisk na inny element 
triady: natura przeszłości — obecne odkształcenie (alienacja) — natura przyszłości. 

1. Dadaizm z upodobaniem negował całkowicie fazę centralną — natura to 
wszystko to, co nie jest odkształconą (wyalienowaną) teraźniejszością. Negacja ta 

"obejmowała również całość systemu językowego. 
2. Futuryzm i ekspresjonizm przyjęły jako hasło pierwszy składnik triady. 
3. Natomiast, jeśli chodzi o trzeci jej składnik, tylko konstruktywizm i sur- 

realizm miały dokładną jego koncepcję — trzeba wyzwolić rewolucyjną sztukę ze 
stanu europejskiej „konsolidacji” i znaleźć dla niej schronienie w przyszłości. 

Przekształcenie znaku literackiego (dzieła) w rzecz zawiera w sobie głęboką 
sprzeczność, gdyż spośród trzech jego elementów: znaczonego (signifić), znaczącego 
(signifiant) i znaczenia (signification) — pierwszy nie uczestniczy bezpośrednio 
w dziele-znaku, jest tylko przekaźnikiem zbiorowej świadomości. I tu właśnie zo- 
staje ustanowiona owa nieprzekraczalna granica dzieląca literaturę od rzeczywi- 
stości. ż 

1. Tę oto granicę dadaiści zamierzali unicestwić — nie tworzyli znaków języ- 
kowych, chcieli uważać to, co bezpośrednio znaczone, za dzieło sztuki; z nieartyku- 
łowanej rzeczywistości tworzyli przedmioty sztuki. 

2. Dla futurystów i ekspresjonistów objektywizacja znaku była jednoznaczna 
z tworzeniem nowych słów. 

3. Konstruktywiści i surrealiści zajęli stanowisko pośrednie, tworząc teorię sku- 
pioną na słowie (le mot). Natura przyszłości będzie wymagała nowego systemu 
znaczeń; nie będzie się on już składał ze słów i nowych przedmiotów, lecz ze 
związków, jakie się między nimi ustanowią. 

Przełożyła Jadwiga Lekczyńska | 


