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LA DRAMATURGIE DE STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

I 

Dans la littćrature d'avant-garde en Pologne, apres la premiere guerre mondia- 
le, Foeuvre dramatique dz Stanisław Ignacy Witkiewicz occup2 une position tout 
a fait exceptionnelle. C'ćtait un auteur peu commun dans son universalitć. II s'intć- 
ressait fort sóćrieusement A la philosophie (Pojęcia i twierdzenia implikowane przez 
pojęcie istnienia — Notions et postulats impliqućs par la notion de Fexistence, 1935), a 
Festhćtique (Szkice estetyczne — Esquisses esthćtiques, 1922), a la pzinture en thćorie 
et en pratique (Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia — 
Nouvelles formes dans la peinture et les malentendus qui en rćsultent, 1919). En plus, 
il ćtait romancier et, avant tout, dramaturge. II ćlaborait ses postulats thćoriques, 
concernant le texte du drame, la scene et le jeu des acteurs, au cours du dćvelop- 
pement de sa propre pratique scćnique. Lorsqw'il ćcrivait son premier drame Ma- 
ciej Korbowa i Bellatrix (Mathieu la Manivelle et Bellatrix, 1918), il n'avait pas 
encore publić ses dissertations thćoriques sur le drame et sa thćorie du drame n'ćtait 
pas encore formće, ce qu'il confessera, en toute loyautć, quelques annćes plus tard: 

C'est en 1918 que j'ai ćcrit mon premier drame Mathieu Korbowa. Au cours des dernićres 
huit annćes, j'*6tais deux fois au thćdtre. Un an apres, j'ai formulć, pour la premiere fois, une 
thćorie qui, pendant que j'ćcrivais mon drame Mathieu Korbowa, m/ćtait encore presque in- 
connue A moi-móme!. 

C'est pourquoi le premier drame de Witkiewicz ne s'ćcarte point du thćatre 
symbolique et naturaliste de son ćpoque. Dans ce dram: de cinq actes, Witkie- 
 

18. I Witkiewicz, Teatr. Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze w twórczości reżysera 
i aktorów. Dokumenty do historii walki o Czystą Formę w teatrze. Dodatek: O naszym futuryzmie 
(Le Thćdtre. Introduction a la thóorie de la Pure Forme dans le thćdtre, dans la creation du metteur en 
scene et des acteurs. Documents a I'histoire de la lutte pour la Pure Forme dans le thćdtre. Appendicę: 
De notre futurisme), Kraków 1923, p. 120—121. 
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wicz applique la division en scenes, ce qui ne se rćpótera plus dans les drames pos- 
, tćrieurs qui seront plutót une suite dśtachće de tableaux. Ce drame est encore chargć 
d'une seconde tradition — celle d'une atmosphćre particuliere. Ces deux tradi- 
tions placent le premier drame de Witkiewicz dans I"ambiance de la Jeune Pologne, 
tout comme Przybyszewski et Miciński. 

Voila comment, A un certain moment, I'auteur stylise le hćros du drame a I'aide 
de traits caractćristiques d'un surhomme: 

Korbowa 

[...] Je sens une joie sauvage et je deviens puissant. J'ai I'impression de monter une montagne 
formidable, au clair de lune, oh! la-bas (il montre par la fenetre). D'ćnormes ailes noires pen- 
dent A mes ćpaules et mon visage est móchant2. 

Un des hćros, Thćosphorus, sait ćvoquer les esprits, car il a ćtudić la magie 
aux Indes. Ce dótail rappelle les sćances spiritistes qui ćtaient alors A la mode. 
Et enfin, les exemples les plus explicites de Iambiance des modernistes se trou- 
vent dans les fragments de poćsie, entrelacós dans le drame ćcrit en prose: 

Bellatrix 

Du fond de la nuit insondable 
Le rćve aux yeux bleus me salue. 
Sous forme ćtrange, en extase, 
Vers ses mondes il m'appelle confus. 
Dans la nuit ćtrange, insondable, 
Le rćveil mattend en d'autres termes, 
Ou Pótrangetć-móme, mais humaine 
Me dóbite ses balivernes3. 

Ce n'est ni original, ni róussi, commz du reste tous les essais pośtiques de Witkie- 
wicz. La poćsie s'ćchappe visiblement du riche domaine dz ses talents. 

Malgrć cette empreinte moderniste, le premier drame de Witkiewicz contient 
dćja presque tous les ćlóments nouveaux qui, consćquemment dćveloppós plus 
tard, vont contribuer A Poriginalitć du talent dramatique de Witkiewicz. Une con- 
tinuitć logique caractćrise le cours essentiel des ćvćnements du drame, mais I'ac- 
tion y est une chose secondaire. Dans le plein sens du terme, Mathieu Korbowa 
est un drame intellectuel moderne, ou se heurtent les notions et les systemes phi- 
losophiques. Cette surcharge d'idćes philosophiques contraste ćtrangement avec 
les apports stylistiques de IF'ćpoque moderniste, dćja un pzu vieux jeu. Les hćros du 
drame sont tourmentćs par un vide intćrieur et I'absence de profondes ćmotions; 
c'est pourquoi, ils cherchent des secousses physiques en mćme temps que psychi- 

2 $. I. Witkiewicz, Maciej Korbowa i Bellatrix (Mathieu Korbowa et Bellatrix). Manuscrit. 
Copie revisće par I'auteur, 1918, feuilles 49, Bibliotheque de I'Institut National Ossolineum. 

3 Op. cit., f. 9. 
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ques. Ce n'est plus la recherche du nirvana, ni un apaisement plein de bćatitude, 
mais une recherche intellectuelle opiniatre, dćbarrassće de tout ćlóment sentimental: 

Thóćosphorus 

L'absolu n'existe pas. Ce qui est terrible, c'est que nous ne pouvons transformer consciem- 
ment notre vie qu'a force de la vivre dans I'immóćdiat. Dans tout autre domaine regne la 
nócessitć: dans la science qui, aujourd'hui, ne mćrite plus ce nom; dans I'art si nćcessaire — 
celui-ci et non un autre — comme cette pierre qui suit la pente, mais ne peut plus la remonter 
par son propre ćlan. Notre pensće est restće IA, car il n'y a pas de nouvelles notions et hćlas! — 
il n*y en aura pas d'autres. Mon systćme que je voulais baser sur le terme: calamarapaksa — 
le Nćant Absolu — 6tait seulement une stćrile transformation du panthćisme*. 

Ce drame est I'expression totale du pzssimisme de Witkiewicz en ce qui concerne 
les perspsctives du dćveloppzment de I"humanitć. Witkiewicz souffrait d'une obses- 
sion, dont les traces sont aussi assez prononcćes dans notre ćpoque5. Il s aperce- 
vait que le dćveloppement merveilleux des techniques et de la science ne va point 
de pas avec le dćśveloppzment esthćtique et ćthique de Iindividu. La socićtć subit 
un processus de mócanisation, les lignes de partage entre les individus s'effacent, 
en faisant place A une masse uniforme. 

Dans une fuite dćsespórćz devant la mócanisation du monde, les hćros de Mathieu 
Korbowa s'hypnotisent, s'empoisonnent, se narcotisent, ćprouvent de fortes ćmo- 
tions ćrotiques, deviennent sadistes, masochistes et, finalement, trouvent leur der- 
nićre voie de salut dans un art nouveau, reprćsentć par le formisme chinois a I'instar 
de Baar-Luk-Chan. 

Witkiewicz apercevait, entre autres, le modele de Fart, en voie de formation, 
(surrćalisme, formisme), dans la pzinture chinoise et il le formule dans ses dra- 
mes postćrieursó. L'art, d'apres lui, devait fournir des ćmotions intellectuelles, 
il devait 6tre un refuge contre Fennui, rćsultant de I'assouvissement de tous les 
dćsirs de la nature physique de I' homme. Mais Fart dćpśrit aussi; il n'a pas de pers- 
pectives illimitćes de dćyeloppzmant, cz quz Witkiewicz confirmzra un an aprćz: 

L'art n'est point ćternel [...] sa durće dćpend de la mesure dans laquelle les hommes seront 
capables de sentir Iinquićtude mćtaphysique qui, actuellement, d'aprćs nous, est en voie de 

4 Op. cit., f. 30. 
5 B. Russell, Szkice sceptyczne (Esquisses sceptiques). Traduction polonaise de A. Kurlandzka, 

Warszawa 1957: „Le point de vue scientifique sur le monde peut rćnover I'humanitć et trouver 
un remede 4 ses tourments. Les rćsultats de notre science, se traduisant sous forme de mócanisation, 
de gaz toxiques et de la presse A sensation, peuvent amener A la chute complete de notre civilisation” 
(p. 128). „II semble que la science remporte ses victoires au prix de I'appauvrissement de notre 
civilisation dans d'autres domaines [...]. Les besoins spirituels, satisfaits jadis d'une maniere esthć- 
tique, trouvent aujourd'hui des dćbouchćs beaucoup plus banals: la danse et la musique n'ont 
en gćnćral rien d'artistique A notre ćpoque [...]. Je crains que le dćclin de [art ne soit inćvitable; il 
est liść avec notre vie plus mesurće et plus utilitaire que celle de nos ancćtres” (p. 188—189). 

6 Par exemple: dans Niepodległość trójkątów (L'Indćpendance des triangles — 1921) Pembrok 
condamnć 4 la prison perpćtuelle, commence des ćtudes sur le formisme chinois suggćrćes A lui par 
la princesse Tsui, sa maitresse. 
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disparition, ainsi que de I'activitć de certaines combinaisons qualitatives tendant A 6veiller 
ce sentiment et a s'exprimer nócessairement comme art [...]7. 

C'est dans le drame Mathieu Korbowa que, pour la premiere fois chez Witkie- 
wicz, apparait Fimage grotesque de la rćvolution. Pendant le dernier acte, on en- 
tend, sans cesse, le tonnerre des canons. Ce sont les ćchos de la lutte entre le gou- 
vernement central et le syndicat du soufre. Enfin, le batiment du musće est envahi 
par les matelots „porteurs de la mort” qui massacrent tout le monde, Korbowa 
exceptć, car celui-ci prend le commandement sous le nom du camarade Magiel 
(Calandre). 

C'est par ces mots que Konstanty Puzyna rósume et gćnćralise les expćriences 
de Witkiewicz de ses annćes passćes en Russie pendant la rćvolution de 1917: 

[...] la rćvolution est pour Witkiewicz quelque chose d'inćvitable, mćme plus — quelque 
chose de nćcessaire et, en meme temps, catastrophique, car elle accćlere la mćcanisation sociale 
et la fin des grandes individualitćs. Elle les accćlere, mais n'en n'est pas la cause — ce qu'il 
faut souligner. Le diagnostic de Witkiewicz tend plus profondćment: la rćvolution est pour 
lui un chainon seulement dans des processus beaucoup plus gćnćraux3. 

Dans le drame de Witkiewicz, le cours principal des ćvćnements est logique 
comme nous IFavons dćja mentionnć, mais les tableaux et les scenes particulićres 
sont pleines de contrastes psychologiques et portent, plus ou moins, le cachet di- 
stinct de I'absence de logique. Par exemple, dans le quatrićme acte, la princesse 
Cayambe se comporte vis-a-vis de sa mort prochaine comme s'il s'agissait d'une 
chose insignifiante et banale. De meme, tous les meurtres, souvent raffinćs (dans 
le troisićóme acte, Satanescu tombe du toit sur une palissade A pics de fer) et les 
massacres collectifs, saccomplissent froidement, sans facteur ćmotionnel, comme 
si ce n'ćtaient pas des hommes, mais des marionnettes qui n'ont pas de sang dans 
les veines. Le spectateur et le lecteur ont la meme impression, et c'est justement 
cet ćlóment grotesque que Witkiewicz dóveloppera plus tard, crćant la thćorie du 
„fantastique psychologique : 

[...] s'il s'agit de la construction de la Pure Forme, il ne faut pas ćtre gónć par le sens de 
la vie si, du point de vue formel, le non-sens vous convient sincćrement, ou s'il est dictć par une 
rćelle nócessitć artistique?. 

Witkiewicz rend son tableau dramatique, en appliquant certains effets dynami- 
ques, propres 4 la scene. Ainsi, Mathieu Korbowa commence au grand train: une 
compagnie nombreuse se poursuit autour d'une table, aux sons de la musique 
„Tres moutarde”; au milieu git, ćtendu, le princz Brassbarg, ivre. Les scenes sui- 
vantes sont encore plus vives et saturćzs d'ćvćnemznts ćtranges. C'est un ćlóćment 

18. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie ... (Nouvelles Formes dans la peinture ...), 
Warszawa 1919, p. 186. 

8 K. Puzyna, Witkacy [Introduction aux Drames de Witkiewicz; ćdition próvue pour 1962], 
„Dialog”, 1961, n* 8(64), p. 117. 

98. I. Witkiewicz, Teatr, p. 57. 
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de farce qui se retranche distinctemant des scenes statiques, ou la discussion phi- 
losophique, c'est-A-dire la parolz, apparait au premier plan. Fidele A sa thćorie, 
Witkiewicz tendait A crćżr sur la scżne une construction artistique composće d'ćle- 
ments simples, cest-A-dire d2 paroles et d'action. D'aprćs son systćme, le thćatre 
est un art complexe, contrairemznt A la musique et A la pzinture: 

[...] les actions jointes A la parole sont, sur la scene, des ćlóćments de construction thćatrale, 
de mćme que les tons et les couleurs dans la musique et dans la peinture!0, 

Witkiewicz voit une analogie entre la peinture cubiste et son drame: dans I'un 
et dans I'autre regnent les loix de la construction. Le pzintre compose un ensemble 
cohćrent, au point de vue artistique, A Faidz de divers czntres de tension, le drama- 
turg: agit de mćme, sz servant de „tensions dynamiques” (des contrastes). Witkie- 
wicz ne donne pas dz regles dz construction, car, d'apres lui, elles n'existent pas. 
Un drame doit €tre crćć au cours d'un proczssus crćateur spontanć et sa perfection 
dćcide de I'union harmonieuse du tableau et de la parole!!. 

Dćja dans le premier drame de Witkiewicz, on pzut apsrcevoir une certaine 
rógularitć de composition qui se rćpótera dans ses ozuvres postćrieures, plus móres. 
Witkiewicz commznce par une forte „tension dynamique”, par une scene surpre- 
nante, par une farce brutale, et reprend des scenes pareilles vers la fin du drame. 
Il est A remarquer que I'auteur applique des effets dz plus en plus forts. L'accrois- 
sement du stimulant est fait A dessein, car l'art, dćfini comme „Pure Forme”, porte 
sur les nerfs comme un narcotique, ce dont I'auteur se rendait compte: 

L'art est une fuite, un des plus nobles narcotiques et des plus gónćreux qui peut nous trans- 
porter au dela de ce monde, sans nuire A la santć, ni a Fintelligence et sans provoquer le ca- 
fard [...]!2. 

La premiere carte, ainsi que la liste des personnages du drame Mathieu Korbowa, 
ne nous sont pas parvenues et nous ne pouvons pas ćtablir si Witkiewicz donne 
ici, comme dans ses drames postćrieurs, dzs caractóristiquzs dćtaillśóes des person- 
nages. Witkiewicz dćveloppz le texte szcondaire a Iextrem2, par des dćtails minu- 
tieux, en le traitant a Fćgal du texte principal. 

C'est dćja en 1919 que Witkiewicz a ćlaborć sa thćorie du drame, en la procla- 
mant dans divers articles des revues littćraires, pour les publier ensuite dans un 
livre intitulć Le Thćdtre (1923). En móme temps surviznt un riche dćveloppzment 
des dramas de la Pure Forme. Les annćzs 1920—1921 sont fócondes en drames; 

10 Op. cit., p. 115. 
11 $, I. Witkiewicz, Parę słów w kwestii „wielkości” form w Nowej Sztuce (Quelques Mots 

au sujet de la „grandeur” des formes dans I! Art Nouveau), „Zet”, 1934, n* 9: „De mćme, nous trou- 
verons, dans les pieces de thćdtre, le cótć de la signification et de action qui, au point de vue for- 
mel et artistique, doit rester en liens ćtroits avec le cótć de I'expression et des tableaux dócoratifs; 
cependant, la notion de »liens ćtroits«, de la synthese, de la fusion des ćlćments en une unitć, n'ex- 
clue pas les contradictions logiques les plus extravagantes et les divergences de la vie”. 

12 $, I. Witkiewicz, Polemika z krytykami (Polćmique avec les critiques), autographe, 1927, 
f. 42, Ossolineum. 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. VI, z. 1 4 
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elles en apportent quatorze, ce qui constitue presque la moitić de Poeuvre drama- 
tique de Witkiewicz. 

II 

En principe, la thćorie du drame de Witkiewicz ne differe pas de celle des ex- 
pressionnistes ni de celle des surrćalistes!13, quoique Witkiewicz lui-m6me ne recon- 
naissait pas son affiliation avec ces deux courants, accentuant toujours le juste mi- 
lieu de son indćpendance: 

C'est par une coincidence fatale que je suis forcć A mener une lutte A deux fronts: avec la 
radicale droite et la gauche, radicalement rćvolutionnaire, en ćtant passiyement mćconnu par 
les forces du centre!4. 

Ce que Witkiewicz a de commun avec I'avant-garde artistique, pzut Etre gć- 
nóćralisć et brievement concu, comme suit: il cherchait la beautć et des rćsolutions 
de problemes ontologiques par une dćformation voulue et par un grotesque ren- 
foręć. 

Toutefois, la rćalisation concrete de ce principz, la richesse des idćzs et une con- 
sćquente uniformitć de style, assignent a Witkiewicz une position particulićre dans 
la littćrature europóznne. Pirandello juxtaposć a Witkiewicz, choque par son rć- 
alisme et pzut €tre pris pour un naturaliste traditionnel qui surprend par le dć- 
nouement final et Pótrangzstć psychique de ses hćros15, Cocteau a plus de traits 
communs avec Witkiewicz, mais, ses principes idćaux et artistiques sont tout A fait 
autres. Chez Cocteau, les criteres ćthiques jouent un róle fort important, tandis 
que Witkiewicz les rejette completement; Cocteau continue le symbole pośtique, 
combattu, de programme, par Witkiewicz. C'est seulement la hardiesse de Fexpćri- 
ence et certaines conceptions scćnographiques qui rapprochent ces deux artistes. 
Il ne psut aussi €tre question d'une parentć de style. Cocteau n'observe pas I'uni- 
formitć de style, tandis que pour Witkiewicz elle est caracićristiqu216. D2 mćme, 

13 A. Falkiewicz, Witkacy, Artaud, awangarda (Witkacy, Artaud, avant-garde), „Dialog”, 
1960, n* 6, p. 129: „L'union entre I'humour absurde et la cruautć, postulćs par Witkiewicz et 
Artaud, et rćalisćs dans les oeuvres de I'avant-garde contemporaine, nous est particulierement 
familiere aujourd hui”. 

14 $. I. Witkiewicz, Teatr, p. 227. 
15 Voici la caractćristique du dramaturge italien, faite par M. Brahmer dans son introduction 

a Pćdition polonaise des Drames de L. Pirandello, Warszawa 1960, p. 21: „Et quoique le thćdtre 
de Pirandello ne soit pas, dans sa forme actuelle, un thćatre de I'absurde, il y ouvre le chemin par 
son incessant jeu au »qui pro quo« qui a suggórć aux critiques frangais la dćfinition »vodeville phi- 
losophique«. Le theatre de Pirandello, avec son importante charge ćmotionnelle, est une dćmonstra- 
tion d'acrobatie intellectuelle, comme la commedia dell'arte ćtait une dćmonstration d'acrobatie 

physique”. b 
16 K. Morawski, Jean Cocteau — dramaturg (Jean Cocteau — dramaturgue), Lublin 1955, 

p. 94: „Dans ses drames, Cocteau donne I'expression de ses sentiments, souvent contradictoires : 
il a le gońt de la socićtć parisienne, sans laquelle il lui est dificile de vivre, mais, en meme temps, il 
ćprouve le besoin de la solitude; il aime la libertć tres large, mais, en meme temps, il a une prć- 
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Ubu roi (1896) de Jarry ne peut €tre traitć comme apparentć aux drames de la Pure 
Forme, parce que, en principz, c'est une farce traditionnelle. Jarry garde la conti- 
nuitć des ćvćnements et une consćquence caractćristique de ses hóćros; certains 
vulgarismes seulement et des nćologismes, ainsi que I'accentuation des scenes bru- 
tales, ont quelque chose de novateur. En outre, Jarry ne donne pas de fond mćta- 
physique, ce qui est essentiel pour Witkiewicz. Le thćatre de I"avant-garde russe, 
reprósentć par Majakowski, a beaucoup d'accents politiques. Le grotesque scć- 
nique de Majakowski est un phónomene beaucoup moins compliquć que le drame 
de la Pure Forme; il porte la marque d'une ćquivalente satire sociale et politique. 
Par contre, les opinions thćoriques de Witkiewicz, dans le domaine du thćatre, 
dómontrent une certaine convergence avec la these de Tairow sur la transformation 
des spectateurs en des participants au drame jouć sur la scóne17. 

Dans son livre Le Thćdtre (1923), Witkiewicz consacre beaucoup de place au 
jeu de Facteur, en insistant sur Iinterprćtation intellectuelle du texte, avec Tćli- 
mination du facteur ćmotionnel (de „friperie”), ce qui est aussi en convergence 
avec I'activitć róćformatricz de Tairow et de Meyerhold (le retour du thćatre A ses 
sources proprtes dans le jeu de I'acteur, la biomócanique). Les dramaturges et les 
róformateurs du thćatre, citćs ici, ont donc seulement des traits particuliers communs 
avec Witkiewicz; la Pure Forme, envisagóz comm: ensemble, se soustrait aux ca- 
dres de cette ćpoque. L'ćquivalent de la dramaturgie de Witkiewicz n'est que le 
thćatre moderne de I'avant-garde, et c'est cette question que nous voudrions dć- 
velopper dans notre analyse. 

Le drame de Witkiewicz est formć de deux ćlćments essentiels: la peinture et 
la philosophie, ce qui accuse de chercher le grand pródćczsseur de Witkiewicz dans 
Stanisław Wyspiański!8. En rćalitć, Witkiewicz lui-mómz dćsignait Wyspiański 

 

dilection tres nette pour I'ordre qu'il recherche. Il introduit I'esprit moderne dans ses drames, dont 
les themes sont puisćs dans I'histoire de la littćrature des ćpoques passćes, en y rćhabilitant les 
»lieux communs«, il unit le rćalisme au r6ve et dćmontre un penchant a subir les influences de Freud 
et de Pirandello”. 

17 Dans sa Polemika z krytykami (f. 41): „J'estime que I'art, de meme que la religion et la mćta- 
physique, ćtait l! un des moyens, a I'aide desquels I! homme essayait, depuis des siecles, de se li- 
bćrer de la soufirance de I'existence, en tant que telle, celle de tous les jours. Naguere, cette scuf- 
france ćtait I'effroi devant I'Inconnu et la Colere; aujourd'hui ce nest plutót que la crainte du vulgaire 
et du quotidien, qui nous submerge de toute part, et, par lesquels nous serons probablement englou- 
tis dans un proche avenir”. 

Selon Witkiewicz, I'art doit assumer un important róle social: il doit rendre A I'humanitć la 
faculte d'6prouver des ćmotions non sensuelles. Voila ce qu'il ćcrit A propos du drame de la Pure 
Forme dans son livre Teatr, p. 30: „En sortant du thćdtre, I! homme doit avoir I impression qu'il 
s'ćveille d'un róve ćtrange, dans lequel, móme des choses les plus banales ćtaient pouryues d'un 
charme bizarre et impónćtrable, caractćristiques des r6ves qui ne peuvent ćtre comparćs 4 quoi que 
ce soit”. 

18 T. Żeleński-Boy, Le Thódtre de St. I. Witkiewicz, „Pologne Littćraire”, 1928, n* 18: „En 
Pologne, ce n'est pas le premier cas de cette aliance du talent de peintre avec celui d'un ćcrivian 
pour ne citer en exemple que le grand Wyspiański”. 
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comme prócurseur de la Pure Forme"9, et il revenait maintes fois aux thEmes de 
cet auteur, en les transformant en un grotesquz philosophique (Nouvelle Dóliyvrance, 
1922). Dans les drames de Witkiewicz les ćlóments picturaux, c'est-A-dire imagćs, 
et les ćlćments philosophiques, cest-A-dire verbaux, ne sont pas disposćs en parties 
ćgales; les uns ont une própondćrance de Ićlóment pictural (Matka — La Mere, 
1924), d'autres de I'ćlćment philosophique (Pragmatyści — Les Pragmatistes, 1920). 

Les Pragmatistes sont le second drame de Witkiewicz, car il Fa ćcrit en 1919, 
mais il fut le premier Aa tre publić dans la revue littćraire „Skamander” (1920). 
La rćalisation scćnique des Pragmatistes a ćtć devancće de peu par la rćalisation 
de Tumor Mózgowicz (Tumor Cervellier) et les deux premieres eurent lieu en 1921. 
On peut donc traiter Les Pragmatistes comme le dćbut effectif de Witkiewicz. 
A vrai dire, ce drame est presque une miniature: il se compose de trois actes courts 
et le troisićme A deux tableaux. On pzut en faire un rćsumć, mais cela ne donne- 
rait aucun effet, car les ćyśnements ne se dćroulent point dans un but dófini, mais 
forment un rond, en revenant au point de dćpart. C'est comme une suite d'ćvćne- 
ments, identiques quant a la qualitć, qui doit faire comprendre que, dans ce genre 
de thćatre, la notion du temps est inutile. Il y a, tout de meme, quelque chose qui 
unit les ronds particuliers en un tout — cest le theme. L'auteur lui-meme nous 
suggere son idćz directrice, lorsqu'il ćcrit: 

Les divagations philosophiques et le probleme de I'insatiabilitć absolue de la vie, s'entrela- 
cent dans Multiflakopulu et Les Pragmatistes%0, 

Witkiewicz s'opposait A la thćorie pragmatique de James, ainsi qua Ićvolu- 
tionnisme de Bergson, en leur reprochant le manque de rationalisme dans leurs 
systemes. Toutefois, le drame nest pas une polśmique avec le pragmatisme de 
James. Si, on y trouve parfois des prises de contact avec la doctrine pragmatique, 
cest seulement dans des dćtails, en margz de la discussion principale. Le critóre 
pragmatique veut que lidćz soit confrontć: avec Iactivitć, pour pouvoir s'assu- 
rer si elle est vraie. Nous en trouvons la parodie dans Les Pragmatistes (le premier 
tableau du troisieme acte): Plasphodor prótend que ses souffranczs se trouvent 
dans d'autres dimensions, ce que, sur-le-champ, vćrifie Telek, en lui enfongant 
une ćpingle dans la main. Plasphodor hurle de douleur. 

Dans Les Pragmatistes (1920), ainsi que dans Mathieu Korbowa (1918), le mi- 
lieu, fort diffćrentić, en ce qui concerne les caracteres physiques et psychiques 

19 $. I. Witkiewicz, Czysta Forma w teatrze Wyspiańskiego (La Pure Forme dans le thć- 
dtre de Wyspiański), „Studio”, 1937, n» 10—12, p. 2: „Inculper Wyspiański d'avoir ouyert la voie 
a la Pure Forme dans le thćatre, idće qui fut qualifiće, par des critiques malhonnetes et n'y compre- 
nant rien, A la cathćgorie de blagues et bouffonneries (un genre spócial de crćtins m'accuse encore 
par dessus le marchć de me moquer de moi-meme — c'est le comble de Iidiotisme) — peut ćtre 
traitć, par les Mogols de notre critique, comme un blaspheme 4 I'ćgard du gćnie et du grand poete 
national”. 

20 S$. I. Witkiewicz Pragmatyści (Les Pragmatistes). Introduction thćorique A la reprósen- 
tation, „Zdrój”, XII: 1920, fasc. 3 (69). 
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des personnages, vise au meme but: se dćbarasser de I'ennui mortel, de fexisten- 
ce quotidienne. Ils appliquent les moyens dćja connus: rixes, meurtres, ćrotisme 
raffinć, mais tout cela ne leur donne pas Iassouvissement de leurs dósirs. Un 
seul triomphateur reste sur place: le pachyderme von Telek, comme le hóros 
Korbowa dans le drame ćcrit en 1918. 

Dans Les Pragmatistes, Pauteur donne des caractćristiques fort dótaillćes des 
personnages: le hćros principal, Plasphodor Mimęcki, trente deux ans, maigre, 
tout a fait rasć, des mouvements incoordonnćs [...]21. Nous voudrions encore 
attirer Iattention sur un petit dćtail, mais essentiel pour Witkiewicz: dans ses ca- 
ractćristiques, I auteur soulignera toujours depuis, si ses hćros sont rasćs et comment. 
Ce detail est important de mćme chez Pirandello qui donne aussi des donnćes trćs 
amples, en caractćrisant ses hćros au dćbut de la piece: 

Cócć — 35 ans, malgrć son visage blasć, il est tres vif, mćme actif. II a "aspect, sinon d'un 
fou, du moins d'un distrait qui pense A cent choses a la fois; cette inattention change d'expres- 
sion Aa chaque moment par un nouvel ćclair de son imagination, extrćmement vive. Le visage 
rasć. [...]22. 

Le meme ćlćment caractćristique emploie aussi Ionesco23 
Le drame moderne prósente des personnages typiques qui concentrent tous les 

traits caractćristiques d'un genre dćfini d'individus. C'est de Ia que vient la grande 
sollicitude des dćtails, car, c'est un extrait parfait qui doit paraitre sur la scene, 
quelque chose comme Pidće des choses de Platon, sans dóviations individuelles. 
La critique d'avant-guerre attirait dćja attention des lecteurs sur ce type d'hćros 
dans le drame du XX? siecle?4, 

Plasphodor est un type d'artiste intellectuellement raffinć A l['excćs, cherchant 
en vain de nouvelles formes d'ćmotion. Dans les drames de Witkiewicz, ce type 
va se rópćter avec des changements insignifiants: une fois comme peintre, une 
autre fois comme musicien ou un poete graphomane. Le contraste de ce type est 
le Graf Franz von Telek — personnification de la force physique, de la brutalitć, 
de roublardise. C'est la suivante incarnation de Mathieu Korbowa. Dans ce drame, 
il manque encore de „femme dómoniaque”. Ce n'est pas la muette Mamalie, malgrć 
certains traits physiques (les cheveux roux) qui seront caractćristiques pour les 
sćductrices de Witkiewicz. Dans ce drame, nous avons encore deux personnages 
complómentaires — produits de la fantaisie de Iauteur: Momie Chinoise, aux 
ongles de 5 cm et Kobieton (Femmeton). La Momie est un monstre, sous la forme 
duquel se cachę la princesse Tsui, sćduite par Plazia A Saigon. Dans ses drames, 
 

21 $. I. Witkiewicz, Pragmatyści (Les Pragmatistes), „Zdrój”, XII: 1920, fasc. 3 (69) — Prć- 
sentation des personnages. 

22 L. Pirandello, Cócć. Traduction de L. Cini et W. Laskowska, „Dialog”, 1958, n” 2, p. 72 
23 E. Ionesco, Nosorożec (Le Rhinocćros). Piece en trois actes et quatre tableaux. Traduction 

polonaise d'A. Tarn. „Dialog”, V: 1960, n* 3 (47), p. 46. 
24 K. Irzykowski, Przesądy o dramacie (Prćjugćs sur le drame), „Dialog”, 1958, n* 3, p. 88—90 

(róimpression du „Sphynx”, 1914). 
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Witkiewicz introduira aussi des figures odieuses, aux formes de sacs, pour en ti- 
rer, A un certain moment, un jeune homme ćlógant — un type, par exemple dans 
le drame: Metafizyka dwugłowego cielęcia (Mćtaphysique du veau a deux tótes, 
1921). Le Femmeton est une figure complexe, comme son nom Iindique. D'aprćs 
la definition de Fauteur, cest une figure privće de sexe. Il Fintroduira en masse 
dans Etat de Wahazar (Gyubal Wahazar, 1921), oi une partie des femmes est 
transformće en mćres mćócaniques et la seconde en Femmetons. Le Femmeton 
possćde tous les traits d'un robot, il est I'allógorie d'un €tre dćfinitivement 
mócanisć. 

Le drame se joue dans une pićce, pendant le jour et pendant la nuit. Ici, le 
temps n'est pas essentiel quoique I'auteur Findique dans chaque tableau. Les considć- 
rations philosophiques sur Fennui de I'existence sont interrompues, de temps en 
temps, par des śvćnements violants: dans le deuxićme acte, Mamalie tire sur Momie, 
sans rćsultat, dans le troisićme,Telek fracasse la tte du Femmeton avec un marteau, 
mais cela ne trouble pas I"atmosphere gćnćrale du drame, pleine de calme, de mo- 
notonie et d'ennui. Dans le dernier tableau, le cadavre du Femmeton, sur Fordre 
de Momie, se lsve du canapć et sort en rempant sur le ventre. Cet effet avec le ca- 
davre rćanimć va rćpćter Witkiewicz encore plusieurs fois, de la manićre la plus 
large dans Janulka (Jeannette, 1923), ou douze boyards lithuaniens tućs, quittent 
la salle sur Fordre de Zipfel. Tout ceci n'a rien de commun avec le fantastique ro- 
manesque, car il n*y a rien de I"atmosphere d'ćpouvante, ni de la tension śmotion- 
nelle, ni de la tonalitć romanesque. Dans ce cas, Witkiewicz a rćalisć d'une manić- 
re complete son postulat thćorique25: ces ćvćenements fantasques sont accueillis 
par le spectateur froidement, comme rćflćchissement des opinions de I'auteur sur 
les questions gćnćrales de I'existence. 

Les conclusions qui en sont dćduites, sont des plus pessimistes: dans la socić- 
tć nouvelle, I"existence d'un nouveau type, aux traits individuels dćfinis, est impos- 
sible; Findividu doit s'uniformiser, s'abaisser au niveau de la gćnćralitć et, dans 
la comprćhension de I'auteur, cela veut dire: cesser d'exister en gćnćral. Ainsi donc, 
malgrć les ćlóments de farce et de pure comćdie, I'ćśloquence du drame de Witkie- 
wicz est saisissante par son tragique. L'auteur mćle, A dessein, le tragique au comi- 
que, crćant des antitheses dćveloppóes, pour obtenir, ce qu'il appelle, „la tension 
dynamique”, qui est le moteur du drame, la transformation de la qualitć sur la 
scene: 

Dans la poćsie, ainsi que dans le thćdtre, I'existence d'ćlćments sćmantiques positifs et 
nćgatifs, est absolument nócessaire?6, 

Fidóle A sa conception antćrieure, Witkiewicz compare ce phćnomene aux prin- 
cipes de I'harmonie et des dissonances dans la musique. 

25 L/'auteur parle d'une fagon tres ample de la diffórence entre son „fantastique psychologi- 
que” et la fantaisie traditionnelle (par exemple romantique) dans son livre Teatr. 

26 $, I. Witkiewicz, Teatr, p. 30, 
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II 

Plus dćveloppć et plus riche que Les Pragmatistes est le drame Tumor Mózgo- 
wicz (Tumor Cervellier), jouć et publić en 1921. Le theme de Tumor Cervellier, 
comme nous informe Iauteur dans sa preface, concerne les transformations moder- 
nes dans le domaine de la physique et des mathćmatiques. Witkiewicz profite sou- 
vent des plus rćcentes obtensions dans le domaine des sciences exactes et les trans- 
forme en une fantaisie grotesque, en exprimant ses opinions philosophiques a Faide 
de cet ćlóment. 

Le personnage principal est un mathćmaticien gćnial, mais cette capacitć ex- 
ceptionnelle est en mćme temps sa maladie. Le fils d'un simple paysan, A la struc- 
ture physique d'un puissant athlete, il possćde le meilleur esprit mathóćmatique 
du monde. Tous ses enfants, au nombre de sept, sont aussi des mathćmaticiens 
góćnials et meme sa maitresse passagóre, Ballantine, dćmontre les memes capaci- 
tćs en s'assimilant la thćorie de Tumor sur les nombres infinis, cest-a-dire sur les 
alefs. Tumor ressemble au roi Midas: ce qu'il touche, se transforme en mathćma- 
tiques. Il ne peut parler, meme A sa maitresse, qu'en se servant de la terminologie 
mathćmatique: 

Cervellier (i/ se łeve de sa pliante et s'avance vers Iza les poings serrćs): 
Oh! si je pouvais te diffćrentier, scruter chaque petite infinitć de ton exćcrable sang roux, 

chaque ćlóćment de ta blancheur odorante de feu, et puis te prendre, te broyer, t'intćgrer et 
concevoir enfin qu'est-ce cette force infernale d'insaisissabilitć qui me consume jusqu”au dernier 
fibre de ma chair de goujat27, 

En meme temps, Tumor a le complexe de sa basse extraction, parce qu'il a marić 
une princesse et se trouve dans les plus hautes spheres sociales, ce que lui rappele- 
ra son pere, personnage de contraste, sur le fond de la socićtć de salon: 

Joseph Cervellier, paysan rusć, 75 ans. Robuste comme un navet. II ne ressemble en rien 
a Tumor (Tumor ressemble 4 sa mere). Capote paysanne, longues bottes vernies. Brunet grison- 
nant. Le nez aquilin28, 

Le premier et le troisićme acte se jouent dans I'appartement des Cervellier, mais 
les śyćnements de la partie centrale se dćroulent sur Tile Timor de I'Archipel de 
la Sonde. Witkiewicz profite de ses impressions de voyage sur le Ceylan, en 1914. 
Le paysage tropical reviendra encore plus d'une fois dans ses drames: Mister Price, 
czyli Bzik tropikalny (Mister Price ou Grain tropical, 1920), Metafizyka dwugło- 
wego cielęcia (La Mćtaphysique du veau a deux tótes, 1921), Niepodległość trójką- 
tów (L'Indćpendance des triangles, 1921). Dćja dans Tumor Cervellier, Witkiewicz 
veut dćgager, avant tout, les ćlćments picturaux du paysage tropical. Il choisit 
des couleurs vives et riches: les bords de la mer sont couverts de palmiers et de 
fleurs pourpres; A cótć, s'ćleve une montagne rouge, au loin, dans de courtes inter- 

27 $. I. Witkiewicz, Tumor Mózgowicz (Tumor Cervellier), Kraków 1921, p. 46. 
28 Op. cit., Prósentation des personnages. 
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vales, on voit les explosions du volcan qui jettent des lueurs rouges sur la scene. 
Aussi, dans les vEtements des Malais qui tiennent la garde, lance A la main, I'empor- 
te le rouge (les sarongues rouges, les turbans bleus). Sur la scene, prćdomine la 
tonation rouge, sur le fond de laquelle les costumes des tropiques de Tumor, d'Iza 
et d'autres Europćens donnent un excellent contraste. La tonation rouge est d'ac- 
cord avec l'atmosphere du second acte, pleine de mystćrieuses transformations 
psychiques et de meurtres. 

Dans Tumor Cervellier (1921), la plupart des ćvćnements a une justification, 
et on peut y parler mćme d'une certaine squelette d'action. La critique thćatralet 
sen est apergue, en soulignant dans ses comptes-rendus le conflit dramatique: 

C'est une fantaisie sur le theme d'un savant plus que gćnial, dćvorć d'un amour secre 
pour sa belle-fille, une petite personne assez inquićtante. Dans un paroxisme dćchainć de furie 
crćatrice ćtant ici, peut-Etre, un succćdanć d'une furie amoureuse, le savant dóclanche tous les 
fondements scientifiques en vigueur. C'est une idće tout 4 fait ćpatante?, 

Tumor veut transformer le monde a I'aide des mathóćmatiques; il est dominć 
par un impćrieux dósir ćgotiste de guider le sort de I'humanitć — chose fort carac- 
tćristique pour les hćros de Witkiewicz. Toutefois, quand sa thćorie commence 
a menacer existence du monde, il est garottć par Green, un professeur des mathć- 
matiques et par ses fils: Alfred et Maurice qui le ligottent avec des cordes. La mort 
de Tumor, au troisieme acte, est une sorte de rćminiscence du final de Nieboska 
komedia (La Comćdie non divine) de Zygmunt Krasiński. Tumor tombe, en criant: 
„Patakulo! ne me regarde pas comme cela!30”, 

Ce n'est pas un exemple sporadique. Dans ses drames, Witkiewicz met 4 pro- 
fit des fragments d'oeuvres des auteurs connus des ćpoques passćes, pour des buts 
parodiques. C'est un de ses ćlćments de prćdilection. 

Avec Tumor Cervellier apparaissent, typiques pour Witkiewicz — les caracte- 
res de femmes. Dans la caractćristique des personnages, au dćbut de la piece, I"au- 
teur leur donne les ćpithetes suivants: „racće et sćduisante” (Rozhulantyna — Dć- 
bauchine), „racće et tres sćduisante” (Ballantine Fermor), „pleine de race et fu- 
rieusement sćduisante” (Ibissa Krzeczborska). Ces personnes sont aussi des mode- 
les d'une fćminitć accrue. A leur structure physique rópond, d'une manićre prć- 
cise, leur cótć psychique. Mettant A profit leurs donnćes physiques, elles changent 
continuellement leurs partenaires ćrotiques. 

En tracgant les silnouettes de ses hćros, Witkiewicz trouvait Fappui dans la thć- 
orie d'Ernst Kretschmer3! qui trouvait que la constitution psychique de Findi- 

29 T. Żeleński-Boy, Flirt z Melpomeną (Flirt avec Melpomene). Warszawa 1920— 1922, vol. 33 
p. 68. 

30 $, I. Witkiewicz, Tumor Moózgowicz, p. 89. 
31 Dans son livre: Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter--appendix (Nicotine, alcool, 

ocaine, peyotl, morphine, ćther--appendix) Witkiewicz propage, entre autres, I'oeuvre de Kretsch- 
mer Kórperbau und Charakter. Le livre de Witkiewicz est de caraąctere satirique et publiciste, 
ćditć a Varsovie en 1932. 
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vidu dćpend de celle de son corps (Kórperbau und Charakter, 1922, Constitution 
du corps humain et son caractere) et, dans son oeuvre ultćrieure Geniale Menschen, 
1929 (Les Gens de gćnie), il dćveloppa IFopinion de Nietzsche sur I'association du 
gćnie et de la folie: 

L'essence de toute santć psychique et corporelle, c'est I'ćtat d'ćquilibre, ou on se sent bien. 
Aussi F'homme, mentalement sain, justement parce qw'il est ćquilibrć et sait s'adapter, ne fait 
pas de rćvolutions, ni de guerres, ni de poćsies, si les conditions de sa vie sont, A peu prćs, to- 
lćrables. La majeure partie des grandes transformations mentales et politiques prend sa nais- 
sance chez les gens qui se sentent mal 4a I'aise ou, parlant la langue des psychiatres, chez des 
gens psychiquement anormaux, nerveux, psychopathes, alićnćs32. 

Chez Witkiewicz, tous les personnages forts sont des alićnćs: Korbowa, Cer- 
vellier et, avant tout, Wahazar (Gyubal Wakazar, 1921). 

En entreprenant une mission historique, ils visent tous A la transformation de 
socićtćs entieres. Mais, lI'auteur ne les traite pas au sćrieux, car c'est aussi un des 
ćlćments de son grotesque. 5 

Tumor Cervellier possćde une action assez dćfinie, aux valeurs de sensation 
et aventure; dans les dialogues, I'auteur motive les particuliers changements de 
situation. Par exemple: Tumor s'est trouvć sur une ile exotique, parce qu'lza 
lui a facilitć la fuite en sćduisant Green. Sur ile, Tumor joue le róle d'une divi- 
nitć, se faisant passer pour le fils du volcan Gunung Malapa. La critique remar- 
quait, avant tout, la discordance de I'oeuvre avec les thćories de Witkiewicz33, et 
le public, suivant sans difficultćs spóciales le dćveloppement consćquent des 
ćvćnements, samusait d'une maniere que Witkiewicz dćfinit par le terme „non 
intrinseque” et qu'il accepte comme un compromis inćvitable: 

Si quiconque s'y amusera sincćrement, d'une maniere, d'aprćs nous, non intrinseque» 
cela nous fera plaisir, A cause de la raretć du rire dans nos temps lugubres34. 

Cependant, on ne peut accepter la these que Tumor Cervellier soit la negation de 
la thćorie de la Pure Forme. Tout simplement, il est un peu plus facile A dćchif- 
frer, moins hermćtique, mais il possede tous les traits caractćristiques du style de 
Witkiewicz. Malgrć la couche extćrieure avantureuse, il est chargć d'un contenu 
intellectuel. Avant d'ćcrire ce drame, I'auteur a entrepris des sćrieuses ćtudes mathć- 
matiques35, tandis qu'en philosophie, il ćtait plus versć qu'auparavant. Comme 
Les Pragmatistes, Tumor Cervellier est Fexposant de la philosophie de Witkiewicz. 

32 E. Kretschmer, Ludzie genialni (Les Hommes gćnials), Warszawa 1938, Ileme ćd., p. 23. 
33 A, Stern, Manekiny naturalizmu (Les Manequins du naturalisme), „Skamander”, 1921, n” 2, 

p. 456: „Ce drame (Tumor Mózgowicz) possede tout — sauf une seule chose — sauf un trósor, 
aupres duquel tout le reste disparait et devient insignifiant — sauf la volontć d'etre illogique — 
trósor miraculeux, imperceptible ossature d'une piece contemporaine”. 

34 $. I. Witkiewicz, Pragmatyści (Les Pragmatistes). Introduction A la thćorique reprć- 
sentation. Rćpćtće dans Ićdition de Tumor Mózgowicz (1921). 

35 $. I. Witkiewicz, Tumor Mózgowicz. Dans son introduction I'auteur ćcrit: „Quant A la 
littćrature dont je me suis servi en ćcrivant, on peut, conscience tranquille, citer les oeuvres sui- 
vantes: trois oeuvres bien connues d'Henri Poincarć — de couleur orange, Allgemeine Theorie 
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Łe principe essenticl des ocuvres de la Pure Forme -- le fantasque psychologiquc 
-—- est conservć, sculement plus róduit quc dans les drames ultćricurs. La partici- 
pation du fantasque psychologique, dans les ćvćnements particuliers, est visible 
pendant tout le cours du drame, par exemple: la capture de Tumor par ses propres 
fils dans le premier acte, dans le second --- le meurtre de Patakulo, dans le troisie- 

me — le fils fsidore est jetć par la fenćtre avec ses langes. 
Ces ćvćnements peuvent trouver une róelle explication ct móme des cxemples 

tirćs de la vie, mais il s'agit ici d'autre chose: la vie est si riche. qu'a vrai dire, tout 
peut avoir licu „vraiment” ou pouvait dćja avoir lieu. Sculement, Witkiewicz rompt 
avec le point de vue des gens normaux, dścents, ćquilibrós, et on ne peut le qucs- 
tionner dans aucun de ses drames. Ses hćros rejettent toutes les convenances ćta- 
blies: Póthique, le droit, la logiquc -- il reste sculement le critere de Festhćtique ct 
ccla dans la notion la plus large, gćnćrale. On ne peut enfrcindre Fharmonice 
artisiique, car c'est le principe de la construction de Ioeuvre. Ainsi, s'extćriorisent 
les ćtats subconscients. Presque chaque drame nous apporte un point d'interroga- 
tion, un essai de polómique ou une interception directe d'une these, par cxemple 
celle dc Freud36, Mais, cela aussi, n'est pas fait pour railler la thćorie donnće, mais 
pour cn profiter, comme d'un ćlćment de plus qui doit servir a Fćgotiste Witkiewicz, 
pour transmcttre sa propre philosophie sous forme d'une ocuvre pour la scene. 
Witkiewicz parvient parfaitement A s'incarner dans chaque milieu prósentć: il cst 
un savant persuasif, homme d'Etat, ouvrier — quoiqwil opere toujours avec les 
mćmes notions philosophiques et les móćmes moyens artistiques. Sur le principe 
d'une parabole ćloignóc, il ressent, et rend avec justesse, I'ambiance gćnćrale de 
ces phćnomenes. 

IV 

Deux drames de Witkiewicz, ćcrits en 1921, sont lićs, par leur theme, aux pays 
tropicaux: Metafizyka dwugłowego cielęcia (La Mćtaphysique du veau d deux tćtes), 
drame en trois actes, et Niepodległość trójkątów (L'Independance des triangles), 
drame en quatre actes. Dans le premier drame, le terrain des ćvćnements est PAu- 
stralie; Vauteur informe exactement ou se joue I'action: le premier acte — dans la 
rósidence du gouverneur de la Nouvelle-Guinće, a Port-Moresby, le second — 

der unendlichen Mengen dArtur Schoenfliess, Le principe des contradictions dans le jour des 
nouvelles ćtudes de Bertrand Russell par Lóon Chwistek”. 

36 De l'interćt que portait Witkiewicz pour Freud nous parle J. E. Płomieński dans son livre 
Twórcy bez masek (Les Cróateurs sans masques), Warszawa 1956, p. 157: „Sauf la philosophie, dont 
il 6tait ćpris particulierement, il s'intćressait aux mathóćmatiques, A la physique, A la psychologie 
et la caractćrologie, la psychoanalyse y comprise, de mćme qu'a T'esthćtique et la biologie. Cepen- 
dant, il se laissait influencer facilement par les thćories de la psychoanalyse de Freud et la biopsy- 
chologie d'Ernst Kretschmer (en ce cas, son esprit critique lui faisait dćfaut). Pour ces deux thćories, 
il avait un culte inćbranlable et hćlas dćepourvu de sens critique. I! considćrait leurs crćatcurs, ainsi 
qu'Einstein, comme les esprits les plus gćnials de notre ćpoque". Le Fou et la nonne (1925) est son 
drame consacró aux thćories de Freud. 
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a Fhótel „Australie” A Sydney, le troisieme — dans le dćsert, aupres les mines d'or 
Calgoorie. 

Dans le drame L'Indćpendance des triangles, Faction nest pas localisće sur 
un terrain prócis, A exception du quatriśme acte qui est Ićpilogue de la piece. 
Dans les trois premiers actes, l'action subit des changements minimes; elle est 
Fexemple de I'application d'un contraste plastique. La scene est partagóe en trois 
bandes distinctement dćlimitćes: la premiere — le jardin tropical en plein soleil, 
la seconde — le salon dans I'ombre, la troisieme — une plage avec la mer au fond. 

Une division de la scene, mais d'une manićre moins diastique que Iexemple 
citć de Witkiewicz, applique aussi Ionesco dans le deuxieme acte de son Rhinoce- 
ros. Dans le second tableau, la chambre de Bćranger occupe les trois quarts de la 
scene et, derrićre le mur, nous voyons la cage de Iescalier. Cette dćlimitation ne 
franchit pas les criteres du rćalisme. 

Witkiewicz appliquera, encore une fois, le meme contraste dans son drame 
Janulka, córka Fizdejki (1923), (Jeannette, la fille de Fizdejko) ou, dans le premier 
acte, une ćnorme salle est divisće en deux parties: Fune est comme une allćgorie 
de la misćre et cette impression est renforcće par un lit sale ol git la vieille duches- 
se Elise Fizdejko; la seconde partie — c'est un salon moderne et ćlógant ol des 
joueurs sont groupćs autour d'une de tables de jeu. Chez Witkiewicz apparait 
donc ce que F. Diirrenmatt appellera plus tard la dćmatćrialisation du lieu: 

Dćmatćrialisć peut ćtre aussi le lieu ou se passe le drame reprćsentć sur la scene [...]. 
De cette manićre, jai exprimć dans Le Mariage de monsieur Mississippi, Vindćtermination 
du lieu, voulant donner un caractere d'esprit et de comćdie 4 la piece. Par une fenćtre de la mćme 
chambre, on voit un paysage nordique avec une cathćdrale gothique et un pommier, tandis 
que par I'autre, un paysage du midi, des ruines anciennes, le bord de la mer et des cyprós37. 

Cet effet thćatral est un excellent exemple des principes thćoriques rćalisćs 
par Witkiewicz, pour crćer des tensions d'ćlćments dćsagrćables et contradictoires 
dans leur signification. 

C'est en connaissance de cause que I'auteur, dans ses drames tropicaux, exploite 
les effets de lumiere. Le troisieme acte de la Mótaphysique du veau a deux tćtes se 
passe dans le dćsert Calgoorie ou, pendant la nuit, au clair de lune, brillent les 
lacs sćlćs et on voit au loin les lueurs d'une grande ville. Le meme effet va se rć- 
póter dans le dernier acte de L'Indćpendance des triangles, ou les ćvćnements ont 
lieu au sommet de la tour du Triste Soleil A Bubastis, d'ol on voit une grande ville 
avec des tramways ćclairćs. Dans I'ensemble de la composition, un grand róle 
jouent les costumes, dont les couleurs sont dćfinies par I'auteur jusqu'aux plus 
menus dótails. C'est ainsi que dans L'/ndćpendance des triangles, six Erarches — 
Errants d'Office portent des manteaux blancs, un peu jaunatres, et des bćrets blancs. 
La diffćrence consiste dans la couleur des pompons (le premier a un pompon rou- 

37 F. Diirrenmatt, Problemy teatru (Problemes du thćdtre). Traduction polonaise de W. Wir- 
psza, „Dialog”, 1961, n” 9 (65), p. 116, 
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ge etc.). De meme, les couleurs des vEtements de six femmes orientales sont dć- 
finies tres exactement. Le drame de Witkiewicz, par ces ćlćments, acquiert les va- 
leurs d'un tableau vivant. 

Dans les deux drames domine I'ćlćment aventurier si frequent chez Witkiewicz. 
Dans L'Indćpendance des triangles, le gćnćral Viviani livre bataille sur mer a IFami- 
ral Bublikow-Tmutarakonski qui s'est rćvoltć contre la socićtć mócanisće. Le gć- 
nćral Viviani, le dćfenseur de la mócanisation, I'ancien professeur de I"amiral, rem- 
porte la victoire. Vers la moitić du drame survient, dans le temps, un intervalle 
de dix ans, et les memes hćros se rencontrent dans des conditions tout a fait dissem- 
blables, par exemple Iex-amiral est devenu un simple planteur de cafć. C'est seu- 
lement le hćros principal, Pembrok qui ne change pas. Malgrć ses ćmotions ćro- 
tiques et ses recherches artistiques il ne peut pas trouver de remede pour son ennui. 

La fable du drame La Mćtaphysique du veau a deux tćtes est plus compliquće, 
mais, ici aussi, on peut saisir des vestiges d'une trame aventuriere: 

Le professeur Mikulini rćalise ses recherches biologiques en effectuant des 
vaccinations expórimentales sur les personnes de son entourage le plus proche, 
sans qu'elles le sachent. Cela entraine la mort passagóre de son ancienne maitresse, 
mere du jeune Karmazyniello (Purpurinniello). Purpurinniello, tyranisć par Famour 
de sa mere, veut, A tout prix, jouir de la vie, ce qu'il rćalise enfin, grace A Mirabel- 
la qui est un type de femme dćmoniaque, et A Riviers, qui a soustrait de I'or. Pur- 
purinniello doit devenir rćgent de l'ile a la place du gćnćral disparu, son póre no- 
minatif. 

Cependant, dans la rćalisation concrete, le cours des ćvćnements n'est pas si 
clair. Il est dissimulć par une riche ornementation du „fantastique psychologi- 
que”, directement baroque. Dans la Mótaphysique du veau a deux tćtes se succe- 
de, comme jamais jusqu'ici, une vraie avalanche d'ćvćnements non motivćs et alo- 
giques qw'il est difficile de ranger dans un systeme de notions. L'invasion du non- 
-sens est la plus impróvue dans le troisieme acte: A cótć d'une cabine tćlśphoni- 
que vient s'assoir un personnage mystćrieux, encapuchonnć, qui vers la fin du drame 
rejette le capuchon et s'avere Etre un individu ressemblant A Purpurinniello; A un 
autre moment, le gouverneur mort entre en masque et s'assiait sous un pilier. Et 
cest lui qui finit le drame. En sortant de derriere la cabine tćlóphonique, pour 
ćprouver son pistolet, il tire sur Mirabella et le Personnage. Une autre fois, entre 
sur la scene une auto, conduit par Baba que caractćrise Witkiewicz, dans la liste 
des personnages, de la maniere suivante: „inyraisemblablement vieux trumeau 
en loques, habillóe de hardes grises. Le dos vońitć. Petite”3%, Nous donnons seu- 
lement des exemples. De tels moments il y a beaucoup plus. 

Est-ce que toute cette absurditć voulue rend impossible A pónćtrer Tessentiel 
de la pensće de Fauteur? Non. Witkiewicz a appointu les antithćses et renforcć 

38 $. I. Witkiewicz, Metafizyka dwugłowego cielęcia (Mćtaphysique du veau a deux tćtes), 
Copie rćvisće par I'auteur, 1921, Ossolineum, 
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le grotesque, mais le sens est le meme que dans les drames ultćrieurs — Iexistence 
de toute individualitć n'a pas de chances. Dans la Metaphysique du veau da deux 
tćtes, Witkiewicz est allć beaucoup plus loin encore, jusqu'a la nógation de f'exi- 
stence en gćnćral. Le non-sens sur la scene, Iabolition des bornes entre I'existence 
et la non-existence, rćpond a I'impuissance de I'homme dans sa lutte vaine a garder 
la particularitć de sa pzrsonnalitć. Ainsi se dessinent les lignes convergzntes avec 
Fexistentialisme, dont les preuves sont encore plus distinctes dans les romans 
de Witkiewicz39. 

Dans les deux drames, une place importante revient a Fćlćment ćrotique. Dans 
L'Indćpendance des triangles, la femme du premier plan est Serafombyx — „une 
tres belle femme rousse”. „Dans le premier et le second acte, elle a vingt ans, dans 
le troisićme et le quatrieme, trente”40. Son partenaire principal est Viriel Pembrok, 
„un jeune type”, le second amant est I"amiral. Le faible Pembrok veut acqućrir 
des traits dćmoniques a I'aide de six maitresses d' origine orientale, mais du moment 
qu'il arrive A obtenir la própondćrance sur Serafombyx, il transporte son intćrćt 
sur Fart — sur le formisme chinois. Dans la Mótaphysique du veau a deux tćtes, 
Fauteur traite IFćrotisme quelque pzu autrement. Purpurinniello est divisć entre 
Mirabella et sa mere. Comme vieille femme, sa mere lui rćpugne. Il en est devenu 
amoureux lorsquil a vu sa photographie de jeune fille. Dans cz drame, I'auteur 
revient de nouveau a la subconscience et la thćorie des complexes de Freud. C'est 
a voir surtout dans le troisieme acte, ol Mirabella maudit I'ćrotisme rapace et mas- 
quć des meres. L'auteur profite de la mćthode psychoanalytique dans I'ćvaluation 
des phćnomćnes. 

Witkiewicz transporte sur le fond exotique les mćmes problemes philosophi- 
ques qui constituaient le fond du drame Mathieu Korbowa (1918) ou des Pragma- 
tistes (1920). L'exotisme lui-m6me, surtout la nature, est aussi une agglomćration 
des traits les plus caractćristiques des pays tropicaux. L'auteur profite de la lit- 
tćrature, avant tout de J. Conrad4!, ainsi que de ses propres impressions qw'il trans- 
met d'une maniere extrómement suggestive dans ses lettres du voyage: 

  

39 Les hćros de tous ses romans: 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta (622 Chutes de 
Bungo ou La Femme dćmoniaque — 1910—1911), Pożegnanie jesieni (Adieux a I'automne — 1921), 
Nienasycenie (L'Inassouvissement — 1930), Jedyne wyjście (Unique Issue — 1932—1933), cherchent 
en vain, Iaffranchissement psychique dans leur vie quotidienne. Toutes leurs tentatives sont con- 
damnćes 4 I'ćchec d'avance. De 1a un pessimisme profond et le renoncement final A la vie. L'hom- 
me est seul face au monde. Dans la prose de Witkiewicz vibrent les mćmes tons qui se feront en- 
tendre plus tard chez Sartre et Camus. 

Voila ce qu'ćcrivait Witkiewicz, en 1919, dans son Introduction ajoutće au roman 622 upadki 
Bunga (1910—1911, autographe, f. II): „Une certaine monotonie dans la description du jour quo- 
tidien: il s'est endormi, il s'est levć, il est sorti, il lui est arrivć quelque chose de terrible, il est rentrć, 
il sest endormi de nouveau (ou: il ne pouvait s'endormir), constitue aussi un programme”. 

40 S$. I. Witkiewicz, Niepodległość trójkątów, copie 1921, Prósentation des personnages, 
Ossolineum. 

4! Dans sa próface A Tumor Mózgowicz (Kraków 1921) Witkiewicz cite, comme source, 
notamment Szaleństwo Almayera (Les Folies d'Almayer) de J. Conrad. 
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C'est dans le parc Victoria (Colombo) qu'a lieu la premiere rencontre avec la vraie flore 
tropicale. Carróćment, Iimpression est terrible. Cette surabondance de vie accable, ainsi que 
Teffronterie des formes et des couleurs. Il y a, en tout cela, un non-sens sauvage, de I'excćs 
et une prodigalitć, une force inquićtante et une passion aux bornes de la frćnćsie. L' homme 
ćprouve d'une maniere ćtrangement dćsagrćable, le sentiment de sa propre faiblesse et de son 
impuissance. Cette impression est accrlie par une chaleur qui paralyse et une oppression 
humide; Iair mouillć et embrasć pince le nez A perdre haleine, comme la vapeur dans un 
bain romain+2. 

II est facile A remarquer que Witkiewicz observe la nature d'un osil de peintre 
et encore, d'un peintre formiste. Il extrait les ćlóments coloristes, mais il s'intć- 
resse surtout A la composition qu'il veut voir d'apres ses principes thćoriques. 
Cette composition, en apparence absurde, dćgage en lui certaines rćflexions, ce 
qui est d'accord avec son principe ultćrieur que la source des sentiments mćtaphy- 
siques peut ćtre parfois la nature4* — non seulement I'art. 

Le fond exotique facilite A Witkiewicz Iextraction des couleurs intenses, fa- 
vorise le dćveloppement d'ćvćnements invraisemblables et leur agglomćration, jus- 
qu'aux limites de la comprćhension humaine. C'est pourquoi ses drames sont plon- 
gós, si souvent, dans la jungle tropicale. 

V 

Gyubal Wahazar ou Sur les dófilćós du non-sens (1921) est un drame concernant 
le dernier souverain de la socićtć mócanisće, le dernier grand individualiste sur 
notre terre. Quoique le theme de cette oeuvre est tout A fait diffćrent, I auteur la 
lie, en quelque sorte A Mathieu Korbowa (1918). Deux personnages: Wahazar et 
Donna Scabrosa, tirent leurs origines de ce premier drame de Witkiewicz. Dans 
le premier acte, ils informent eux-mćmes le public: 

Scabrosa (en s'approchant): 
Ne me reconnaissez-vous pas, mon oncle? 
Wahazar (incertain): 
Non. 
Scabrosa 
Ne vous rappelez-vous pas, quand vous ćtiez prósident des syndicalistes? Je suis Hćdvige 

fille du baron Vessanyi qui vous a sauyć la vie et pćrit ensuite. C'est pour cola que je fus votre 
pupille pendant deux ans. Vous ćtes pourtant Mathieu de Korbowa4, 

En comparaison avec le premier drame de Witkiewicz, le temps de Paction est 
poussć de seize ans, parce que Hćdvige, dans le drame Mathieu Korbowa, est une 

42 $. I. Witkiewicz, Z podróży do tropików (Du Voyage aux Tropiques), „Echo Tatrzańskie”, 
1919, n” 16, p. 7. 

43 $, I. Witkiewicz, Nicotine, alcool, cocaine, peyotl, morphine, ćther--appendix, p. 165: 
„[...] une excursion solitaire dans les montagnes peut aussi donner des puissantes ćmotions mćta- 
physiques qui se gravent dans la connaissance beaucoup płus nettement que les ćmotions volćes 
et les extases extorqućes du narcomane”. 

44 S. I. Witkiewicz, Gyubal Wakhazar, czyli Na przełęczach bezsensu (Gyubal Wahazar ou 
Sur les defilćs du non-sens). Drame non euclidćen en quatre actes. Copie revisće par I'auteur, 1921, 
p. 14, Ossolineum. 
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fillette de dix ans A peine, tandis qwici, elle en a vingt six et s'appelle Donna Sca- 
brosa. Le theme de Mathieu Korbowa, sont les transformations rćvolutionnaires 
au temps ou la socićtć commengait A se mćcaniser, tandis que dans Gyubal Wa- 
hazar (1921), Fauteur donne la vision d'une socićtć arrangće dćfinitivement. C'est 
le plus schómatique de tous les systemes totaux. Comme souverain unique et absolu, 
Wahazar introduit seulement de toutes petites corrections pour uniformiser la so- 
cićtć et liquider les derniers vestiges de Iindividualisme. 

Par la seconde partie du titre Sur les dófilós du non-sens avec un sous-titre: Dra- 
me non euclidćen, Witkiewicz souligne fortement le caractere alogique de cette 
ozsuvre. Il y essaye de dócouvrir un nouveau domaine de la littćrature, outre le cer- 
cle classique, connu jusqu'ici, comme I'a fait Łobaczewski dans la gćometrie, en 
ćlargissant les axiomes d'Euclide et d'Einstein, crćant un systeme principal, modi- 
fiant la thćorie de Newton. Par I'analogie aux sciences exactes, Witkiewicz veut 
franchir la barriere du son dans la littćrature. Il faut avouer loyalement que tous 
les courants de I"avant-garde avaient le meme but, mais Witkiewicz rćalise ses con- 
ceptions d'une manićre tout a fait particuliere, en crćant, exclusivement pour son 
propre compte pratique d:s impedimenta de thćories. 

Un dramaturge de Pure Formz cherche A nommzr toute ćtrangetć par un terme 
professionnel, philosophique, mathćmatique ou chimique, non pour justifier cette 
ćtrangetć dans les marges d'une convention quelconque, mais pour la rapprocher 
des notions gćnćralement connues. Witkiewicz n'admet pas que le drame se passe 
par exemple dans „la quatrićme rćalitć” de Lćon Chwistek (mathćmaticien polo- 
nais et thćoricien de l'art), mais, dans le cours de la discussion, un des personna- 
ges du drame informe que cela ce qui se passe rappzlle „la rćalitć des songes et des 
reprćsentations” de Chwistek. Cela a lieu par exemple dans le second acte de Jean- 
nette (1923) ou les hćros se sont pardus dans le monde de T'illusion et ont des diffi- 
cultćs a dófinir leur propre ćtat. Les hćros de Gyubalł Wahazar (1921) cherchent 
de nouveaux termes scientifiquzs, appzllent leur Etat une „continuitć sixmćtrique”, 
car Einstein lui-meme ne suffit dćja plus: 

I'* Baba 
Eh bien, Notre Unique, qu'est-ce que cela veut dire — cela justement? J'en ai dója entendu 

parler, mais je ne le comprends pas tout a fait bien, quoique je connais la thćorie d'Einstein. 
Wahazar (en essuyant la bavye sur son cafetan): 

Ceci, vois-tu, ma vieille, je ne le sais pas. Einstein n'y sera pour rien, ni pour toi, ni pour 
moi [...]45. 
Wahazar entreprend un plan tres simple de la mócanisation de la socićtć: le 

principe capital, strictemznt respzctć, est czlui quz pzrsonne ne peut agir d'apres 
sa libre volontć. Le system: doit anćantir toute individualitć. La seule exception 
est Wahazar qui porte le nom de „Notre Unique”. Les vieilles femmes sont fusil- 
lćes et la Commission du Choix Surnaturel destine les jeunes femmes soit A des 
 

45 Op. cit., p. 11. 



64 Stanisław Rzęsikowski 
 

meres mócaniques, soit A des Femmetons, selon le pourcent de sensibilitć consta- 
tć. Un moyen de dśtruire une individualitć est aussi I'attente, par exemple I'attente 
a une audience chez Walhazar: 

Iide Dame (tout le temps a genoux, en criant plus fort que les autres): 
C'est une attente mortelle! Mes entrailles enfient dans cette attente! Je suis toute convexe, 

et jattends sans fin! II n'y a pas de maux en enfer. La-bas on attend seulement. L'enfer est une 
grande salle d'attente46. 

Les personnes qui, d'aprćs la terminologie professionnelle, se sont „prósatten- 
dues” — sont fusillćs, comme ćlóment socialement inutile. Dans cette scene, no- 
tre attention est attirćz par le fait commznt Witkiewicz a su exploiter un phóćnome- 
ne tellement simple comme Pattente. L'auteur IFapprofondit d'une maniere phi- 
losophique, change son sens, dćveloppz son ćtendue d'une fagon inconnue jusqw'ici, 
comme phćnomene non euclidćzn. Dans Gyubal Wahazar (1921) PFattente remplie 
une fonction qui n'est pas a comprendre dans la lumiere des notions en cours. 
C'est un exemple spćcifique d'expressionnisme dans la littćrature. 

Wahazar est une individualitć, parce que personne ne pzut prćvoir sa conduite. 
Plus encore, il ne sais pas lui-mćm2, ce qui constitue le but de son activitć et c'est 
justement la source de sa force psychique. Wahazar est un fou qui est sujet A des 
attaques de furie, et cela le porte au-dessus de la socićtć; car, d'aprćs le motto du 
drame empruntć de F. Nietzsche qui, dćs le dćbut de la crćation artistique de Wit- 
kiewicz, ćtait son maitre4/: „Es ist doch teuer zu Macht zu kommen — die Macht 
verdummt” („C'est a grand prix qu'on arrive au pouvoir — le pouvoir rend stupide ”). 
Wahazar veut laisser A la socićtć tous les acquis de la science et des techniques, 
simultanćóment avec une renaissancz psychique. Cztte renaissance consiste en une 
incitation des ćmotions mćtaphysiques. C'est Rypmann (Dśtale), le módecin de 
Wahazar qui explique son activitć: 

[...] Notre Unique c'est Ramzćs II dans notre actualitć. Il veut dćmćcaniser I'humanitć 
en lui laissant toutes les conqućtes du dćveloppement social. En partie, il I'a dćja fait, seule- 
ment nous ne pouvons pas nous en rendre compte. Nous regardons par une loupe ce qui, 
pour ćtre regardć, exige une distance de milliers d'annćes de lumiere et d'ćnormes reflecteurs4. 

Dans ce móćme but, Wahazar applique, dans son Etat, des tortures auxquelles 
il se soumet lui-mćme. Les hommes aspirent au contact avec sa force brutale, pour 
ressentir, au moins pendant un moment, une ćmotion psychique qui les dótachera 
de la rćalitć normalisćs. Le docteur Rypmann essaye d'expliquer la force extra- 
ordinaire de Wahazar par la destruction des glandes psychiques qui sont la source 
de I'ćnergie, de meme que la radiation du radium. Wahazar a certains moments 

46 Op. cit., p. 5. 
47 Nietzsche est dćja citć par les hćros du premier roman de Witkiewicz: 622 upadki a 

czyli demoniczna kobieta, Autographe 1910—1911, f. 79. Ossolineum: Nietzsche a dit: „il faut avoir 
un chaos en soi-meme, pour mettre au monde une ćtoile dansante”. 

48 $. I. Witkiewicz, Gyubal Wahazar ..., p. 23. 



uelques problemes actuels de la „Pure Formz" 65 
4 — —-. - -- -— 

d'apaisement, ou il passe instantanćment des coups et des malćdictions A la douceur 
ou A un souvenir szntimzntal. C'est la pztite Świntusia (Cochonnette) Macabrescu, 
agćz de dix ans, qui a sur lui cette influence: 

Cochonnette 
Grand-papa, regarde-moi dans mon ocil gauche. (Wahazar se penche sur elle et la regarde 

dans les yeux). Je vois ton ame, ta petite ame fatiguće. Elle est bleue, elle se promćne parmi 
łes muscinćes et elle caresse les petits bousiers qui sont en train de s'aimer (Waliazar, conme 
lypnotisć, s'assied deyant elle par terre). 

Wahazar 
Tu m'arraches de ma solitude Cochonnette (i/ ferine les yeux). Avec toi je ne suis jamais 

seul. Je vois, tres loin d'ici, un monde tout autre; un prć entre les forćts. Et je te vois aussi 
comme une jcune fille avcc un grand chien et un jeune homme... Oh Dieu! C'est moi-mćme. 
(Cochonnette lui caresse les cheveux. Wahazar couvre de sa main ses yeux fermćs)*9, 

Dans les drames de Witkiewicz, tous les parsonnages sont nivelćs intellectuel- 
lement; est-ce un vieillard, une vieille en guenilles, un prince, une cocotte ou un 
pstit enfant, ils disposent tous du móme poteniiel de connaissance. Comme Wa- 
hazar, Cochonnette se sert adroitement de Fanalysc psychologique. La seule dif- 
fórence est son pittoresque enfantin. Une influenc= tout 4 fait diamćtrale exerce 
sur Wahazar łe plus jeune de szs quatre bourreaux, Morbidetto, caractćrisć par 
Fauteur dans la liste des pzrsonnagzs, commz „jeune homme au visage d'une fem- 
me cruelle; les yeux en biais, verts; des cheveux longs, roux et bouclćs”. Chaque 
apparition dc Morbidetto sur la scene, excitie Wahazar 4 une activitć viołente, 
Farrache de ses móditations. C'est justeinent Morbideito qui va tuer Wahazar, 
lorsque celui-ci sera infidele a lui- meme. Cochonnette et Morbidetto luttent entre 
cux pour łe morał de Wahazar, comme un bon et un móchant esprit dans la sphe- 
re des notions (Mickiewicz — Dziady, III" partie). 

Wahazar est un personnage grotesque, ce que souligne Iauteur par la caracić- 
ristique de son extćricur: 

Gyubal Wahazar -- a Lair d'avoir quarante ans. De longues moustaches noires qui 
pendent; des cheveux noirs, ćbouritfćs et des yeux noirs. La bave lui coule 4 chaque occasion. 
(Tres facile A faire: fourrer dans la bouche des dragóes de Vichy ou des bribes de Piperazine de 
Mgr Klave5), Les pantalons Mort clair tres larges et des longues botltes violettes que l'on 
voit de dessous des larges pantalons. Un cafeltan de couleur pourpre; un chapeau noir, mou. 
Un titan. La voix enrouće. 

C'est donc, de nouveau, la synthese d'un tyran, aux traits exagóres, presque 
animals, ćvoquant le rire. Cepzndant, ce personnage prćsente tant de tragique, 
comme aucun autre hóros des drames prócćdents. Wahazar se trahit lui-móme, 
lorsqw'il accepte la foi du pere Ungnento, basćc sur la. Connaissance Absolue. 
Pere Ungnento, fondateur de la secte des Perpendicularistes, igć de 92 ans, a cróć 
un nouveau systćme philosophique qui est une parodie de la phiłosophie de Witkie- 
wicz lui-móme, de son monadisme biologique. 

49 Op. cit., p. 26. 
SO Op. cit., Prósentation des personnages. 

s» Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. VE, z. 1 
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Et voila les principes du pere Ungnento: 
Ayant conqui la connaissance ultime, conclue dans des symboles comprćhensibles 4 chacun, 

et pouvant €tre librement vulgarisćs, comme la thćorie d'Einstein, je suis arrivć A la susception 
de la notion du Mystere dont le fond consiste, gónćralisant un peu, dans I'exiguitć de I'Infini. 
Le mystere suscite la foi, mąis non telle ou une autre, comme le veulent les pragmatistes, mais 
la foi basće sur la Connaissance Absolue51, 

Acceptant le principe de la Connaissance Absolue, Wahazar dćtruit, en lui- 
-mćme, le don le plus prócieux — Pindividualitć. Dzpuis, sa conduite ne pzut plus 
€tre imprćvue, c'est pourquoi il doit rćsigner de la rćalisation de son programme 
social. Ungnento a gagnć la bataille dans la sphere des notions, en garottant le 
dernier individualiste: 

Pere Ungnento 
[...] Tu es un zćro complet. Toi, et tous ceux qui ćtaient avant toi, ces maudits hommes 

qui ont vouć leur vie pour le bien de I'humanitć. Tout cela, ce sont des rogatons de quelque 
chose qui est perdu A jamais. Au moins que ce soit le triomphe de ce que je veux. Comprends- 
tu? Tu n'existe plus! 

Wahazar (a genoux, frozdement): 
Je ne peux €tre d'accord avec tout ce que tu dis. Il est vrai que c'est le moment le plus ćtrange 

de ma vie: je ne sais pas qui je suis. Comprends-tu cela, vieillard pervers? Tu ne sais pas ce 
que c'est de ne pas savoir qui on est. Haaa!! 

(Il rugit brieyement, a genoux, Puis, garde le silence). 
Pere Ungnento (triomphant, se tourne vers la foule): 
Je Pai vaincu, vaincu completement! Il ne peut pas ćtre móme mon moteur. Wahazar! 

Tu n'existes plus pour moi et, par cela móme, tu n'existes plus. Tu n'es pas. Dis donc que tu 
n'existes pas. Rćjouis-moi, pauvre vieillard et martyr que je suis, par ta dernićre confession. 

Wahazar (en se levant. Cochonnette reste agenouillće): 
Je ne suis pas, c'est trop peu dire. Je vis dans Iindćtermination. Il me semble que je suis 

tout. Je me rassasis de toute I Existence. Tout tend vers I'Infini! Tuez moi, car je creverai 
d'extase sur moi-mćme! Oh, quel bonheur! Quelle voluptć! Ne pas savoir qui on est — €tre 
tout! (I/ tend les mains devant lui dans un ravissement sauvage. Cochonnette se leve)52. 

Wahazar a cessć d'inciter des ćmotions mćtaphysiques et il s'y est livrć lui- 
-m6eme. Au moment de I'extase de Wahazar, Morbidetto, sur le signe du póre Ungnen- 
to, Fćtrangle avec un lasso. Le docteur Rypmann tfansplante les BALU de Wa- 
hazar A Ungnento. Depuis lors, il n'y aura plus d' hommes gćnials, grice A la bóta- 
-biochimie de Rypmann, dont I'essence consiste en une thćorie de la transplantation 
des glandes. Grace 4 cette mćthode, on pzut inoculer A chaque pzrsonnalitć une 
propriśtć psychique, on pzut dćveloppzr ou rćduire son talent A volontć. Da cette 
manićre, en un court espace de temps, la socićtć deviendra homogene, la notion 
de I'individu cessera d'exister. C'est pourquoi, dans les dernieres paroles de Sca- 
brose retentit un tragique profond: „Et malgrć tout, avec la mort de Wahazar, 
s'envole le dernier charme de la vie [...]”53. Les craintes et les obsessions de Wit- 

51 Op. cit., p. 54. 
52 Op. cit., p. 60—61. 
53 Op. cit., p. 65. 
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kiewicz ne trouyvćrent dans aucun dz ses drames un reflet plus saisissant que dans 
Gyubal Wahazar (1921), malgrć que cette ozuvre conserve aussi une forme gro- 
tesque dans toute son ćtendue. F. Diirrenmatt apzrgoit le mem: accouplement du 
grotesque avec le tragiqu2 dans le dram: modzrne: 

Malgrć tout, le grotesque est seulement une expression sensuelle, un sensuel paradoxe. 
la forme de quelque chose d'informe, l'aspect d'un monde priyć de face. Ainsi, que notre 
pensće qui ne peut plus se passer de la notion du paradoxe, de meme I'art et notre monde qui 
existe encore, seulement, parce que la bombe atomique existe et la crainte devant elle. 

Malgrć tout, le tragique est encore toujours possible, meme si la tragódie pure n'existe 
plus. Nous pouvons extraire de la comćdie I'ćlćment du tragique, comme quelque chose de 
terrible, comme un gouffre qui s'ouvre54, 

Le style de Witkiewicz ne s'*ćcarte pas du style de ses drames antćrieurs: le the- 
me principal se dzssine assez nettemznt, le problemz philosophiqus se rćpete, 
ily a toute une suite d'activitćs particulieres: I'exćcution du graphomane Fićtrice, 
le meurtre du pere Ungnento exćcutć, A coups de couteau, par un gargon de huit 
ans, ainsi que les entreprises de toute sorte du meunier Quibuzde. En opposition 
aux autres drames, il n'y a pas de cadavres revivants, malgrć que chaque mort 
est accompagnć: d'une indiffórencz complete des personnes les plus proches. En 
plus, nous pouvons apercevoir certains ćlóments satyriques, empruntćs A la vie 
politique de Fópoque; par exemple, la poupóe de Cochonnette est une copie exacte 
de Wahazar, les mots d'ordre sur les transparents qui annoncent la conversion 
de Wahazar, ainsi que la mort du commandant de la garde de Wahazar, Gnum- 
ben. (Wahazar le tue A coup de pistolet, au moment ou Pofficier le salute, en lui 
disant qw'il lui donne, en rćcompense, la mort A son poste.) C'est pourquoi Gyu- 
bal Wahazar (1921) est proche aux drames: Jan Maciej Karol Wścieklica (Jean, 
Mathieu, Charles Enragć, 1922) et Szewcy (Les Cordonniers, 1931—1934). 

Dans Gyubal Wahazar nous rencontrons des noms de personnages, comme: 
Cochonnette Macabrescu — fillette bzlle et dólicate; Jabucha Bouseulade — ser- 
vante; Przyjemniaczek — Polissonnet, le fils de huit ans de Donna Lubrici; le nom 
d'un ordre — Les Pneumatiques Dóchaussćs; les noms de lieux, comme la rue des 
Paupćristes Gćnials etc. 

De tels noms employe aussi Ionesco, par exemple dans son Rhinocćros: mada- 
me la Viande, monsieur Papillon etc. Le nom qui veut dire quelque chose, renforce 
la caractóristique du personnage, il ćśvoque souvent un contraste ironique dans 
la juxtaposition avec Iactivitć ou Iextćrieur de lindividu et, par cela-móme, ac- 
croit la tension dramatique. 

Dans Gyubal Wahazar apparait souvent une double ironie. Dans le second acte, 
Wahazar, s'humiliant devant le pere Ungnento, constate que cela sera une rćpć- 
tition du Canossa. Il parodie donc lui-m6me, comme acteur, cette scene histori- 

54 F. Diirrenmatt, Problemy teatru (Problemes du thćdtre). Traduction de W. Wirpsza, 
„Dialog”, 1961, n* 9 (65), p. 122 (Confćrence faite en 1954), 
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que. La chose se rćpete au quatrieme acte, lorsque le póre Ungnento, pour ajou- 
ter de la splendeur A la cćrćmonie, improvise des vers, quoiqw'il sait que cela n'a 
aucune valeur. L'ironie du rócitateur se superpose sur Vironie du texte qui est une 
parodie d'un pathos prophćtique: 

Levez-vous, sorcićres, fantómes, 
Voilą un cadayre — voila un cadavre 
Dćplume, comme d'un oiseau les plumes 
Quand de I'Ame, il ne reste rien. 
D'une grande ime 
Dans la brume des destins 
Jusqu'aux oreilles crottće 
Barbouillće, embrouillće 55. 

Dans la contemporanćitć, la meme double ironie a Fćgard de soi-móme, comme 
crćateur, et a Ićgard du texte, est visible surtout chez J. Genet (Les Negres)56. 

Dans Gyubal Wahazar (1921), le grotesque a aussi les nuances d'une sensation. 
Les effets de ce type sont exploitćs par I'auteur surtout dans le troisieme acte qui 
a lieu dans la prison, dans la cellule N0 17, rue des „Pauperistes Gćnials”. Wit- 
kiewicz accentue les accessoires, typiques pour la prison, en tendant A la synthćse, 
comme c'est le cas du paysage tropical. L'image de la prison se rópćtera encore 
une fois dans Oeuvre sans nom (1921), dont les deux derniers actes se jouent dans 
la cellule et sur la place devant la prison pour les prisonniers politiques. 

VI 

La crćation dramatique de Iauteur, extrómement vitale au dćbut des vingt 
premićres annćes, subit un freinage. Au tournant des annćes vingt 4 trente Wit- 
kiewicz passe 4 la prose romanciere: Pożegnanie jesieni (Les Adieux de Iautomne, 
1927), Nienasycenie (L'Inassouvissement, 1930), Jedyne wyjście (L'Unique issue, 
1932—1933). Les drames paraissent sporadiquement, d'habitudz non achevćs. Une 
haute valeur prósentent seulement Szewcy, naukowa sztuka ze śpiewkami (Les Cordon- 
niers, drame scientifique avec chansons, piece en trois actes, 1931 —1934). Cz dram2, 
chronologiquement le dernier des drames de Witkiewicz, semble tre, dans cha- 
que aspect, I'oeuvre la plus móre de notre auteur. Il faut signaler, tout d'abord, 
que Witkiewicz ne change rien A son style d'ćcrivain, et maintient les memes moy- 
ens d'expression que dans les annć2s 1920 ou 1921. Les Cordonniers sont une con- 
frontation de Tidće nationale, ainsi que des typzs des systemes sociaux actuels, 
avec les opinions de Witkiewicz sur les parspzctives du dćveloppement de I'huma- 
nitć. Witkiewicz, exprimant ses opinions en public pour la premiere fois en 191957, 

55 $. I. Witkięwicz, Gyubal Wahazar ..., p. 59. 
56 J, Genet, Murzyni (Les Negres). Traduction polonaise de M. Skibniewska et de J. Lis- 

sowski, „Dialog”, 1961, n* 9 (65), p, 78. 
ST $. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie... (Nouvelles formes dans la peinture...), 

Warszawa 1919, p. 186: „L'art n'est point ćternel [...] sa durće dćpend de la mesure dans laquelle 
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en mćme temps que Spengler et avant Ortega y Gasset, avait une vue pessimiste 
sur Fexistence des individualitćs dans la socićtć mócanisće du XX? siecle. La juxta- 
position des Cordonniers dans la rćalitć politique, nettement polonaise, rapproche 
ce drame du drame ćcrit beaucoup plus tót (1922): Jan Maciej Karol Wścieklica 
(Jean, Mathieu, Charles Enragć). Cette rćalitć a ćtć apercue, avant tout, par la cri- 
tique d'apres-guerre: 

Les Cordonniers, c'est la plus profonde synthese du grand mćcanisme des relations politi- 
ques de la Pologne des annćes trente, rćalisće de la plus intćressante perspective. Une synthese 
qu'on ne peut trouver dans aucun des livres parus dans le premier quart de notre sićcle, ni 
dans la littćrature des temps de la guerre58, 

Cependant, si on devait traiter Les Cordonniers comme le reflet seulement des 
relations polonaises, cela serait trop simplifier la question59, cela serait aussi une 
preuve que lidće de I'auteur n'a pas ćtć comprise. Les Cordonniers sont une dis- 
cussion sur tous les systemes de gouverner; leur ćtendue donc est beaucoup plus 
large. De tout systeme social, les individus attendent des ćmotions intenses et indi- 
viduelles. La dćmocratie bourgeoise, reprósentće par Scurvy, ne les assure pas. 
Dans ce systćme, la vie est une trainće d'ennui qui nen finit pas. 

Sajetan 
[...] Je voudrais vivre brievement, comme une ćphćmćride, mais rudement, pendant que 

cette andouille de merde se traine sans fin jusqu'a I'horizon gris, ennuyeux, „gćnevrier-immoriel” 
du jour desespćrćment stćrile, ol t'attend la mort, pouacre et relente. Tout cela vaut un seau 
de tertre ou autre chose — s'a m'est ćgaló0, 

La rćvolution fachiste, rćalisće par les „Gaillards” vers la fin du premier acte, 
n'apporte pas d'amćlioration. Scurvy (fils de grue), demeure au pouvoir, car il 
sert, A son tour, aux fachistes. C'est lui qui rend parfaitement "atmosphere psy- 
chique de cette ćpoque, une atmosphere qui dćtruit les ćmotions individuelles, 
c'est-a-dire la personnalitć: 

Scurvy (pensif): 
Je ne sais pas si je suis un type de couard, produit de la dictature, ou un vrai adepte du 

fachisme dans Ićdition des Gaillards? La vigueur elle-mćme! Qui suis-je? Mon Dieu! Quw'ai- 

les hommes seront capables de sentir I'inquićtude mćtaphysique qui, actuellement, d'apres nous, 
est en voie de disparition [...]”. 

58 K. Puzyna, Obrachunek z Witkacym (Le Reglement de comptes avec Witkacy), dans son 
livre To co teatralne (Ce qui est du thćdtre), Warszawa 1960, p. 23. 

59 J. Kłossowicz, Teoria i dramaturgia Witkacego (La Thćorie et la dramaturgie de Witkacy) 
„Dialog”, 1960 n” 1, p. 106: „II existe, entre Witkiewicz et Majakowski, une difference essentielle 
du point de vue de leurs opinions sur le monde: nous envisageons Łaźnia (Thermes) comme un 
drame politique, ćcrit par un futuriste, de meme, il est ćvident que Les Cordonniers sont un drame 
politique, ćcrit par un formiste”. 

J. Kłossowicz interprete Les Cordonniers comme un mystćre national, une parodie de Wesele 
(Noces) de Wyspiański. 

60 S, I. Witkiewicz, W małym dworku i Szewcy (Dans le petit manoir et Les Cordonniers), 
Czytelnik, Kraków 1948, p. 68. 
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je fait de moi-mćme? Le libćralisme c'est du guano — pur mensonge! Mon Dieu! Mon Dieu! 
Je suis tout en caoutchouc, on me tiraille, je ne sais ol. Quand claquerai-je enfin? On ne peut 
vivre comme ga, c'est impossible. Et, tout de mćme, on vit — c'est affreuxó!, 

Ensuite, arrive la seconde rćvolution: Fidće de la vigueur est supplantće par 
Iidće du travail. Le second acte se termine par une rćvolution communiste. Les 
cordonniers, apres €tre parvenus au pouvoir et apres avoir obtenu les biens matć- 
riaux de la plus haute valeur, n*y trouvent pas de satisfaction psychique et, plus 
encore, ils ne voient pas la possibilitć de nouvelles transformations du systećme 
social: 

Sajetan 
[...] Personne ne dćcouvrira plus rien de nouveau. La nouvelle forme de I'existence sociale 

sćtouffera elle-meme, se consumera, s'ćcumera dans les prises dialectiques avec tous les 
boyaux de cette chaudiere humaine, au sommet de laquelle, sur la soupape de sdretć c'est nous 
qui sommes assis, nous — panouilles, salopes d'hier, aujourd'hui crćateurs, mais depourvus 
d'allegresse — crć nom de chienne glapissante 62. 

Survient ensuite Fanarchie que ne peut surmonter Kmiotek (Paysan) qui sug- 
góre encore une fois I'idće du paysan-Piastó3, ni le Hyper-Ouvrier terroriste, dotć 
d'une ćnorme bombe-thermos, ni les compagnons X et Abramowski, thćoriciens 
du mouvement ouvrier, ne comprenant pas les faits rćels, empćtrćs dans des inve- 
stigations dogmatiquesó4. II n*y a plus de place pour des ćmotions quelconques, 
outre celles de nature sensuelle. L'attribut essentiel de la nature humaine s'atrophie, 
faisant place a un hćdonisme extrómiste: 

Sajetan 
[...] Bien que vous m'avez zigouillć, je n*ai dćja peur de rien et je dirai la vćritć. Une chose 

au monde est bonne: I'existence individuelle dans des conditions matćrielles suffisantes. [...] 
Manger, lire un peu, bavarder, flaner et aller dormir. Outre cela, il n'y a rien — charogne de 
chien cette philosophie pyknique65. 

Witkiewicz est donc d'accord avec ses considćrations thćoriques — Tindivi- 
dualitć doit pćrir — c'est inćvitable. Le drame finit d'une maniere inattendue: 
la sociśtć bouillonnante, en dćsordre, est assujettie par une individualitć. Le rideau 
baisse violemment a I'accompagnement de la Voix Terrible: 

Pour finir le troisićme acte, 
II faut avoir beaucoup de tact. 
Ce n'est pas illusion — cest un acteó6, 

61 Op. cit., p. 77. 
62 Op. cit., p. 98—99, 
63 Op. cit., p. 105: „Le paysan: Je serai bref. Nous sommes venus ici avec I'abrivent de mon- 

sieur Wyspiański lui-mćme. Meme les fascistes ont voułu faire de ses idćes une base mćtaphysique 
et nationale de leur science pleine d'esprit A se servir de la vie et de FEtat A des fins d'autodćfence 
de la concentration internationale du capital, et aussi [...]”. 

64 Op. cit., p. 121: „Camarade X: Alors, ćcoutez, camarade Abramowski. En attendant 
je renonce A la nationalisation totale de I'industrie agricole, mais ce n'est pas un compromis ... 

65 Op. cit., p. 109. 
66 Op. cit., p. 122, 
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Avec un clignement d'oeil, Iauteur fait entendre que, malgrć le grand enga- 
gement socia et politique, le drame n'est qu'une forme qui se laisse pćtrir A volon- 
tć ddns les mains de Iartiste. L'irruption inattendue du crćateur sur la scene de- 
vient encore un accent d'ironie vis-a-vis du destin. 

Le cours de la pensće, relativement claire dans Zes Cordonniers, est frappant 
dans son analogie avec le schóma du roman Les Adieux de I'automne (1927), ou 
Iauteur prósente la transition fantastique de I”humanitć du systćme capitaliste 
au communisme imaginć. En plus, les deux oeuvres sont lićes par un commun 
hćros: le meneur de la rćvolution, Sajetan Tempe. 

Dans Les Cordonniers, apparaissent des ćlćments expressionnistes qu'on pou- 
vait dćja observer dans les premiers drames de Witkiewicz, par exemple: dans 
Gyubal Wahazar (1921). Apres la rćvolution fachiste survient la terreur, personne 
ne peut se comporter conformćment A ses besoins psychiques. La duchesse qui 
ne veut pas travailler, est forcóe A coudre des chaussures. Par contre, les cordon- 
niers, pour lesquels le travail dans leur mćtier est la plus grande satisfaction, sont 
contraints au chómage. La suivante rćvolution s'accomplit au moment ou les cor- 
donniers dćmolissent la barriere qui les sćpare de leurs outils et crćent la metaphy- 
sique du travail A laquelle personne n'est en ćtat de s'opposer: 

Sajetan (haletant): , 
Ici — passe-moi le ligneul — frappe — ici — comme ga [...] 
Ie" Ouvrier (haletant): 
Voila — ici, vite — Oh! — la cheville passe un morceau de cuir [...] 
Second Ouvrier (kalefant): 
Martelez ceci — bien — colle ga — couds — battre — barbouiller — polir [...] (7/5 com- 

mencent ć travailler comme des foux)6. 

Le grotesque, introduit sur la scene au XX? siecle par Craig et Reinhardt 
atteint chez Witkiewicz le sommet de son dćveloppement. Le dramaturge de la 
Pure For1me est, en mćme temps, auteur du texte et metteur en scene, ce qui ćlargit 
ses possibilitćs crćatrices. Voila un exemple de la conception d'un des personnages, 
Gnębon (vient du mot opresser) Puczymorda (Gueule-A4-Putsch), le chef des fa- 
chistes: 

Entre Gninbon Gueule-4-Putsch — un phoque monstrueux A moustaches, comme des 
bouchons de paille, en habit polonais, lamć d'or, un colback parć de plume, sabre recourbć — 
cela doit intimider chacun, et des bottes, des bottes rouges. Il roule de gros yeux terribles. 

Colback A plume — sabre courbć 
Cela intimide chaque individu. 
Et des bottes, des bottes rouges, 
Et je roule des yeux terribles (fait des mines atroces). 
Ainsi je suis et je resterai 

67 Op. cit., p. 92. 
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Suis-je coureur ou pódćrasic, 
Socialiste ou fachiste, 
Dans ce fromage, comme lombric**. 

Dans Les Cordonniers, Witkiewicz rópete, A plusicures reprises, exaciement 
les mómes mots dans le cours principal du drame ct dans le texte secondaire. C'cst 
la parodie de la littćrature et, surtout, la parodie de Wyspiański. Dans chaque 
ocuvre de Witkiewicz apparait un nocud de problemes philosophiques. sociolo- 
giques ct artistiques. Cet enchevćtrement consćquent du texte est un des traits ca- 
ractćristiques dc son style. Frappant le systeme social. il attaque cen meme temps 
Ja littćrature traditionnelle, il polómise avec les courants philosophiques qui lui 
sont contradictoires. La lutte a lieu sur tous les fronts — le grotesque est compli- 
quć et significatif. 

L'ćgotisme de Witkiewicz lui suggćre de placer dans la bouche des personnages 
du drame son propre nom ou les titres de ses ocuvres. Voici un exemplc des 
Cordonmniers: 

Scurvy 
(...] Witkacy (Witk(iewicz Ignacy, abrćviation, de son nom et de son prónom, qu'il se 

donnait lui-móme), ce gribouilleur de Zakopane, voulait m'inciter A s'intćresser A la philoso- 
phieć, 

II cst A remarquer que Witkiewicz, ici aussi, a remarquablement devancć la lit- 
tćraturc contemporaine qui se sert aujourd'hui volontiers de ce moycn, cc que 
prouve, entre autres, lexemple de E. Ionesco (Le Rhinocćros)". 

Cela semble ćtre une nouvelle forme d'exhibitionnisme, pour propager direc- 
tement les gońts de Iauteur et ses opinions. 

En prćsentant I'arrangement de ła scene dans les plus moindres details, Witkic- 
wicz est un novateur en ce qui concerne la mise en scene. Sa description de Iate- 
licr du cordonnier, dans le premier acie des Cordonniers (1931- -1934), dćmontre 
une grande convergence avec la peinturc cubiste et surrćaliste: 

[...] A gauche, un triangle comblć d'un rideau de couleur cerise. Au milicu, un triangle 
de mur gris avec une petite fenćtre plus ou moins ronde. A droite, un tronc d'arbre sec, tordu; 
entre lui et le mur, un triangle de ciel. Plus loin, A droite, un paysage ćłolgnć: des petites villcs 
sur la plaine. L'atelier est placć plus haut, au-dessus dc la valiće, au fond, comme s'il ćtait 
construit sur des hautes montagnes [...]7!. 

Mais, il ne s'agit pas sculement des dócors; A propos des Cordonniers, on pzut 
dire ła meme chose, ce que la criliquc a apercu dans la dramaturgie de Cocicau: 

„„Les dócors, les accessoires, le rideau — tout est engagć dans le jeu — non 
sculement la parole, mais tout le thćdtrc”?72, 

68 S$. |. Witkiewicz, W małym dworku i Szewcy, p. III. 
69 Op. cit., p. 82. 
70 E. Ionesco, Nosorożec, p. 55. 
71 S$. I. Witkiewicz, HW małvm dworku i Szewcy, p. 53. 
72 Z. Strzelecki, Nowe wartości inscenizacyjne w dramacie (Les nouvelles valeurs de mise en 

scene dans le drame), „Dialog*, 1958, n” 10, p. 101. 



Quelques problemes actuels de la „Pure Forme” ca   

Un des ćlóments les plus importants dans le drame de Witkiewicz, est la sty- 
lisation de la langue. La langue des Cordonniers est pleine de vulgaritćs et de compa- 
raisons peu esthśtiques, par exemple: 

Second Ouvrier 
[...] Je me suis ćchaudć les tripes a tel point, comme si quelqu'un m'avait appliquć un la- 

vement avec de Iacide chlorhydrique 3. 

Witkiewicz crće aussi beaucoup de nćologismes asćmantiques, rapprochćs 
dans leur timbre aux expressions de la langue courante. Ce sont, avant tout, des 
malćdictions dans la langue des cordonniers?4. 

Witkiewicz entreprend des expćriences sur la langue encore avant J. Joyce, car 
on en trouve des traces dćja dans son premier roman 622 chutes de Bungo (1910— 
1911)75. La brutalitć et la trivialitć „cordonniere” du langage crće un nouveau con- 
traste avec le profond contenu de Ićnoncć intellectuel: 

Sajetan 
Tu n'as pas besoin d'avoir honte, Andrć! Ce n'est pas vrai: le matćrialisme biologique, 

professć par I'auteur de ce drame, dit quelque chose d'autre: il forme une synthese 4 lui, en 
corrigeant Cornelius, ainsi que la monadologie de Leibnitz. Pendant des miilliers d'annćes 
des cellules se sont lićes et diffćrentićes pour qu'une charogne odieuse, comme moi, puisse dire, 
en parlant de soi-mćme — c'est moi76, 

Dans Les Cordonniers (1931—1934), le fantastique psychologique est aussi 
maintenu: Sajetan, tuć par ses compagnons, puisque, comme meneur de la rćvo- 
lution A une nouvelle ćtape, il s'est montrć trop peu progressiste, prend part quand 
mćme aux dialogues, A Tćgal des autres personnages; le Hyper-Ouvrier lui tire 
un coup de pistolet dans Poreille, sans aucun effet. On ne peut donc dćcouvrir 
aucun changement de style dans le dernier drame de la Pure Forme. 

VII 

Un des traits caractćristiques des drames de Witkiewicz est une certaine sć- 
cheresse. lls ćvoquent obstinćment ces problemes seulement qui constituent le 
noyau de la philosophie de I'auteur lui-mćme. Malgrć les ćcarts thćmatiques que 
nous avons tachć de dćmontrer au cours de I'analyse, ils se rćduisent A une dć- 
fense obstinće de Iindividualisme, quoique convaincue de son inanitć. Witkiewicz, 
en accord avec ses principes thćoriques, s'exprime toujours dans la móme langue 
exacte, philosophique. Cette sćvćritć des drames de la Pure Forme a remarquć 
S$. Żeromski (ćminent romancier polonais et publiciste), lorsqwil ćcrivait: 

 

73 $. I. Witkiewicz, W małym dworku i Szewcy, p. 62. 
74 Op. cit., p. 54. 
75 Dans Fćpilogue du roman de Witkiewicz, 622 upadki Bunga, portant la date 1911, apparais- 

sent dćją des malćdictions qui sont des nćologismes assćmantiques. 
76 $. I. Witkiewicz, W małym dworku i Szewcy, p. 62. 
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Les oeuvres de S$. I. Witkiewicz ćmanent d'un tronc ćtrangement bizarre, sec, dur et aride, 
mais elles sont, malgrć tout, dans notre crćation dramatique, des phćnomenes originaux et 
ne móćritent pas d'€tre traitćes en maratre, comme. jusqwici77. 

La pratique du drame de Witkiewicz, ainsi que sa thćorie, trouvent leur place 
et leur pleine comprćhension dans le monde contemporain. Elles sont ćtrangement 
conformes aux opinions des thćoriciens modernes du thćdtre de I'avant-garde: 

Le thćatre de I'absurde est une parabole du caractere ćtranger de I' homme dans le monde, 
Le theatre de I'absurde est un thćatre philosophique et, ce qui en suit, il est une rćbellion 

non pas tant contre la forme traditionnelle du thćatre, mais contre la vue traditionnelle du 
monde 79, 

Dans sa pratique du thćatre, Witkiewicz n'aboutit pas a Fextreme, 4 un absurde 
complet. Dans son roman Z 'Inassouvissement (1930), il montre, sur Fexemple du pe- 
tit thćatre de Quintofron Wieczorowicz (provient de soirće), comment, d'apres 
son idće, pourrait se dćvelopper le thćatre de la Pure Forme. Les textes pour le 
thćatre du roman sont ćcrits par Sturfan Abnol qui y dćveloppe la pośtique de 
Witkiewicz: 

L'intuition, celle dont radottent les femmes et les paresseux d'esprit, est toujours un dóclin 
par rapport au sens. Mais, outre certaines contradictions, limitćes quant a la quantitć, le sens — 
dans sa signification positive — est impuissant. Il faut bafouiller pour dćterminer directement 
T6trangetć mótaphysique de I'existence et ses dórivćs. A part cette ćtrangetć et les sentiments 
contradictoires, il n'y a rien, quoi que ce soit, pour prótendre A la conception intuitive dans la 
signification susmentionnće. Les imbćciles parlent alors de „Fincomprehensible”. C'est ainsi que 
le dćfinissait Tćternel Sturfan Abnol20, 

Sturfan donne seulement le cadre au drame, les improvisations des acteurs 
le comblent. Le thćatre se rapproche, de plus en plus, A la pantomime, mais exer- 
ce encore les fonctions d'ćpuration psychique: 

L'existence, en gćnćral, non imprćógnće d'une profonde mćtaphysique, est, en principe, 
quelque chose de banal, mćme si elle devait €tre comblće de I'extraordinaire dans les dimensions 
de London ou meme, meme de Conan Doyle. Comment donc vivre, lorsqu'on ćtait dćja dans 
un autre monde? Inassouvi, mais pas dans le sens mćtaphysique, mais dans celui du non-sens, 
Quintofron, par son thćdtre infernal, crćait le meme inassouvissement chez les autres. [...] Le 
theatre de Quintofron ćtait, au moins, une saletć dćfinie en elle-mćme, mais quelque chose de 
grand dans ce barbouillage gćnćral, gris-jaune31. 

Un tel thćdtre a des limites peu ćtendues, car la quantitć des situations for- 
melles possibles est limitće. Cependant,quoique ćtranger, en fait de programme, au 

71 $. Żeromski, Snobizm i postęp (Le Snobisme et le progres), Warszawa 1926, Ileme ćd., p. 100. 
78 W. Hildesheimer, Problemy teatru absurdalnego (Les Problemes du thćdtre de Pabsurde), 

„Dialog”, 1961, n* 2,:p. 148. 
79 Op. cit., p. 146. 
80 S$. I. Witkiewicz, Nienasycenie (L'Inassouvissement), Roman. Prćface d'A. Stawar, War- 

szawa 1957, vol. 2, p. 98. 
81 Op. cit., p. 124—125, 
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thćoricien de la Pure Forme, car cultivant le non-sens pour le non-sens, il exerce, 
tout de mćme la fonction spócifique de katharsis: 

Il s'est montrć que ce thćatre ćtait le seule soupape de dćfócation pour les intolćrables 
pressions psychiques (nommć plus tard „pótometre psychique”), pour des individus de I'an- 
cien type qui ne se laissaient pas entrainer 4 I'organisation du travail, qui vivaient en parasites 
sur les restes de la nationalitć et de la religion, alors encore nćcessaires, comme des idćes-moteurs 
d'un compromis, pour mettre en branie le fachisme, ćvidemment, sur le fond du manque d'in- 
struction ćconomique de la socićtć. LĄ, ils se survivaient jusqu'au fond, et, apres une telle soirće, 
ils ćtaient neutralisćs pour de longues semaines. Les cochonneries se consumaient en eux, com- 
me les minerais dans les fonderies, et pour la vie il ne restait plus rien. Du reste, en prćsence 
de ce que ces malheureux voyaient sur la scene, toute cochonnerie possible 4 exćcuter, palis- 
sait, comme une punaise qui depuis deux ans n'avait pas vu de sang humain22, 

Tel devait Etre le programme du thćatre du non-sens quelques dizaines d'annćes 
aprećs la mort de Witkiewicz. 

Il est difficile de trouver un ćquivalent moderne rapprochć des próvisions de 
Witkiewicz. Peut-€tre serait-il le drame de S. Beckett, et surtout Fin de partie. Toute- 
fois, I'avant-garde thćatrale moderne n'a pas encore devancć le drame de la Pure 
Forme qui, en ce moment, rivalise avec elle avec succćs. Par consćquent, Witkie- 
wicz doit €tre reconnu non seulement comme prćcurseur de I'existentialisme, mais 
aussi de Fanti-thćatre moderne. 

Traduit par Helena Devechy 

TEATR STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 

STRESZCZENIE 

Stanisław Ignacy Witkiewicz jest jedną z najciekawszych postaci polskiej literatury awangardo- 
wej ze względu na dużą rozpiętość zainteresowań i śmiałe eksperymenty artystyczne. Był równocześnie 
powieściopisarzem, dramaturgiem, filozofem i malarzem, przy czym nie poprzestawał na samej 
praktyce artystycznej, ale stwarzał systemy teoretyczne, o których upowszechnienie toczył uporczywą 
walkę. 

Witkiewicz-dramaturg objawił się w r. 1918, kiedy to powstał Maciej Korbowa i Bellatrix. 
Ten pierwszy, 5-aktowy dramat zdradza wyraźne obciążenie modernistyczne zarówno w charak- 
terystykach postaci, jak i rozpoetyzowanych czasami wypowiedziach. Jednakże już tu pojawiają 
się elementy wyraźnie nowe, które później rozbudowane, staną się fundamentem teatru Czystej 
Formy: alogiczność działań, dyskusje filozoficzne, fantastyczne przemiany społeczne, groteskowe 
postacie. 

Dramat Witkiewicza składa się z dwóch zasadniczych żywiołów: malarstwa i filozofii. Poprzed- 
nikiem Witkiewicza w przenoszeniu zdobyczy plastyki na scenę był Stanisław Wyspiański, a próby 
traktatu filozoficznego w dramacie były widoczne u Tadeusza Micińskiego. Od 1919 r. Witkiewicz 
zaczął ogłaszać artykuły teoretyczne o teatrze w czasopismach, aż wreszcie wydał zbiorowo wszyst- 
kie rozprawy w książce pt. Teatr (1923). W latach 1920—1921 powstało 14 dramatów, co stanowi 

82 Op. cit., p. 128—129, 
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prawie połowę jego dorobku teatralnego. Dramaty pochodzące z tego najpłodniejszego okresu 
dzielą się na kilka grup tematycznych, które są wiernym odbiciem zainteresowań intelektualnych 
Witkiewicza. 

Pierwszym dramatem drukowanym (1920) i granym na scenie (1921) są Pragmatyści. W tym 
niemal miniaturowym utworze przeważa filozofia nad aspektami malarskimi. Witkiewicz ukazuje 
znudzenie życiem grupy ludzi wyrafinowanych intelektualnie, a więc powtarza problem zasygnali- 
zowany w Macieju Korbowie (1918). Zdarzenia w Pragmarystach nie podążają w żadnym logicznie 
uzasadnionym kierunku, a więc nie można mówić o akcji w pojęciu naturalistycznym. W całości 
dramat jest wyrazem przekonania o nieuchronnym zniszczeniu indywidualności w społeczeństwie 
nowego typu, o zaniku sztuki. Równolegle z Witkiewiczem takie twierdzenia pojawiają się u Spen- 
glera i Ortegi y Gasseta, a w latach trzydziestych analogiczny sąd o perspektywach intelektualnego 
rozwoju ludzkości wyda Bertrand Russell. 

Dramatem opartym na pomysłach naukowych jest Tuiior Mózgowicz (1921), gdzie Witkiewicz 
wyzyskał matematyczną teorię zbiorów nieskończonych, nadając jej kształt groteskowy. Genialny 
uczony, Tumor Mózgowicz, podejmuje próbę podporządkowania Świata matematyce. Jednakże 
zanim jego liczby ponadskończone, alefy, zatriumfowały, zostaje unieszkodliwiony przez własnych 
synów i współpracowników. I w tym dramacie elementy farsowe przeplatają się z głęboką mcta- 
fizyką, bo Witkiewicz nie rezygnuje z zasadniczego swojego problemu: jednostka a zbiorowość 
społeczna. 

Następny krąg tematyczny stanowią dramaty „tropikalne”. Już w Tumorze Mózgowiczu akt Il 
toczy się na wyspie Timor, a dramatami umiejscowionymi w całej rozciągłości w krainach podzwrot- 
nikowych są: Niepodległość trójkątów (1921) i Metafizyka dwugłowego cielęcia (1921). W obu tych 
utworach widoczny jest schemat fabularny sensacyjno-awanturniczy, potraktowany groteskowo. 
Szczególnie Metafizyka dwugłowego cielęcia jest „dramatem skomplikowanym, ponieważ autor 
posunał ałogiczność zdarzeń do punktów niemal ostatecznych. Jest to negacja nie tylko istnienia 
indywidualności w społeczeństwie XX w., ale negacja istnienia w ogóle. A więc wyraźny akcent 
„antyegzystencjalistyczny”, widoczny zresztą i w prozie Witkiewicza. Przyrodę podzwrotnikową 
wyzyskuje Witkiewicz w dramacie przede wszystkim pod względem malarskim. Opiera się tu na 
własnych wrażeniach z odbytej podróży na Cejlon oraz do Australii, a także korzysta z literatury, 
zwłaszcza z J. Conrada. Miejsce akcji jest zawsze typowe, tak jak i postacie bohaterów, bo Wit- 
kiewicz nie dąży do naturalistycznego czy realistycznego odkrywania czegoś nowego w świecie 
zmysłowym, przetwarza natomiast i zniekształca zjawiska znane, aby przekazać własne widzenia 
świata jako wyraz swych tez filozoficznych. W tworzeniu groteski najczęściej posługuje się metodą 
kontrastu. 

Dramatem o największym napięciu tragiczności, pomimo groteskowego kształtu, jest Gyubal 
Wahazar (1921). Nazywając w podtytule ten dramat „niccuklidesowym”, Witkiewicz chciał zaakcen- 
tować wyjście poza tzw. literaturę klasyczną. Jest to analogia do poczynań Einsteina w dziedzinie 
nauk ścisłych. Dzięki zastosowaniu szeregu elementów ekspresjonistycznych Witkiewiczowi udaje 
się w poważnym stopniu zamiar zrealizować. W dramacie tym pojawia się problematyka socjolo- 
giczna: Wahazar jest ostatnim indywidualistą na ziemi, który może zapobiec powszechnej mecha- 
nizacji, bo szaleństwo wynosi go ponad ujednolicony tłum. Witkiewicz zajął tu stanowisko zbliżone 
do późniejszych sformułowań Ernesta Kretschmera w dziedzinie psychologii. 

Następny okres charakteryzuje się pewnym zastojem dramaturgii Witkiewicza przy równo- 
czesnym ożywieniu powieściopisarstwa. Jednakże ostatni chronologicznie dramat Witkiewicza 
Szewcy (1931 -- 1934) jest największym jego osiągnięciem artystycznym. Witkiewicz podjął w nim 
dyskusję z trzema systemami społecznymi, które starły się w XX w.: komunizmem, demokracją 
burżuazyjną i faszyzmem. A więc wbrew pozorom dramat nie jest ograniczony do spraw specyficznie 
polskich. Ze względu na przewagę problematyki socjologicznej i pewne cechy satyry politycznej 
zbliża się do Gyubala Wakhazara (1921) i Jana Macieja Karola Wścieklicy (1922), Jednakże Szewcy, 
tak jak i wszystkie inne dramaty Witkiewicza, są przede wszystkim formą przekazującą zagadnienia 
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ontologiczne. Bardzo ważną funkcję w tym dramacie pełni język. gdyż autor wprowadza cały 
szereg neologizmów pozornie asemantycznych. Stosuje także w niektórych scenach parodię 
literacką, zwłaszcza parodię dramatu Wyspiańskiego. 

Teatr przyszłości, to co miało nastąpić po dramatach Czystej Formy, ukazał Witkiewicz w po- 
wieści Nienasycenie (1930). Przedstawiony tam teatr Kwintofrona Wieczorowicza zbliżony jest 
do nowoczesnej pantomimy: aktor wypełnia improwizacjami ramy sztuki zarysowane ogólnie przez 
dramaturga. Ten „bełkot” sceniczny, pozbawiony niemal zupełnie sensu, wstrząsa publicznością. 
wywołując „uczucie metafizyczne”, które Witkiewicz postulował w pracach teoretycznych. Praktyka 
teatralna zakopiańskiego „formisty”, nie zbliżyła się do wydedukowanego modelu, choć bardzo 
bliski tego jest dramat Metafizyka dwugłowego cielęcia. 

Dramaty Witkiewicza cechuje pewna jednostronność: autor powtarza ten sam problem onto- 
logiczny w kilkudziesięciu wariantach scenicznych. Konsekwentnie zachowuje jednolitość stylistycz- 
ną we wszystkich utworach, które są sceniczną groteską. Dramaturgia jego posiada tylko pojedyncze 
elementy wspólne z ówczesnym teatrem awangardowym Pirandella, Cocteau, Jarry'ego, Maja- 
kowskiego. Na tle twórczości wymienionych dramaturgów poczynania Witkiewicza wydają się nie- 
zwykle odważne, wprost nie na miarę tamtych czasów. Dopiero współczesny dramat awangardowy 
(„antyteatr") Dirrenmatta (z pewnymi zastrzeżeniami), przede wszystkim zaś fonesco, Becketta 
i Adamova, jest właściwym odpowiednikiem teatru Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkie- 
wicza (Witkacego). 

Stanisław Rzęsikowski 


