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Meme dans des opinions courantes les poćtiques d'avant-garde qui re- 
montent a la premiere dócennie du XX” siecle sont si loin de respecter les 
canons gćnologiques littćraires, et si distinctement dćmontrent «un faible 
pour łe baroque, le cocasse, le bas, le grossier, le dćsiquilibrć, Iimpróvu, 
ou PFinforme»", qu'on pourrait rćpondre a la question abordće pat le titre 
de notre ćtude en une seule phrase: cest une dćmarche au moins dange- 
reuse que d'entreprendre le probleme de lavant-garde en rapport des genres 
littćraires. Bien que la gćnologie ait dans les recherches littćraires des suc- 
ces indiscutables, elle semble encore suspecte d/'Etre hćritage de diverses 
poćtiques normatives. Si meme lon accepte la góćnologie dans IFćtude scien- 
tifique littóraire concernant les ćpoques ćloignćes, elle devient dans les 
recherches contemporaines (comprenant la notion «contemporaine» dans un 
sens large du mot) un procćdć d'interprótation assez ambarassant. A vrai 
dire, on essaie de la moderniser a laide de la terminologie structuro-sćmio- 
logique * mais ces dćmarches ne donnent pas pour le moment de rćsultat 
souhaitable. Le problóme des genres littćraires reste toujours en marge des 
taches ćtablies par le Congres International de la Commission Historique 
Littćraire, qui a eu lieu il y a 40 ans a Lyon. On pourrait ajouter ici que 
cest la situation dans le domaine de la science de la littórature, ainsi que 
le procćs du dćveloppement de la littćrature au cours du XX'siecle qui ont 
dćcidć de la nćcessitć d'une rćflexion internationale sur lFobjet des recher- 
ches gćnologiques. II falłait donc trouver de tels instruments propres a sai- 
str et apprócier Ioeuvre littćraire qui seraient en meme mesure valable pour 
Pćtude de Racine, Hugo que pour celle de Mallarmć ou Apollinaire. Ce 
probleme concerne du reste non seulement la gćnologie, mais aussi ła 
science littćraire en gćnćral. 

L/art littćraire de Tavant-garde a rćvolutionnć et rćvalorisć a ce point 
 

! G. Ribemont-Dessaignes, Histoire de Dada, cit. d'apres G. Picon, Panorama des 
zdćes coniteniporaines, Paris 1957, p. 403. 

* CF. p. ex. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej (Le Genre 
littćraire et les problemes de la poćtique historique), [dans:] Powieść młodopolska, Wrocław 1969, 
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les normes jusqu'a próćsent en vigueur, que les catćgories positivistes de la 
connaissance scientifique sont devenues anachroniques. Depuis Aristote 
jusqu'aux travaux critiques d'aujourd'hui la gćnologie aspirait toujours A sou- 
mettre 4 une classification et hićrarchisation rationnelle le dćveloppement 
dynamique de formes littćraires dont celles qui respectaient leur tradition 
propre s'y subordonnaient d'autant mieux. Et on pourrait dire qu'au moins 
jusqu'au romantisme, la structure des genres ćtait la forme littćraire qui 
relativement a ćvoluć trćs peu. Elle ćtait le plus visible indice de ła «littóra- 
ritó», elle possćdait des limites les plus distinctes; la disposition intćrieure 
des genres littćraires ćtait hićrarchisće le plus strictement. Le genre pos- 
sćdait aussi un aspect de valorisation: l'oeuvre littćraire dćpendait en valeur 
du fait, quelle accomplissait ou nćgligeait les canons des genres attribućs 
a son theme, ainsi qua leurs fonctions sociales. Le proces de la dćprćcia- 
tion de cette norme a commencć au moment des changements arrivćs 
sur le plan d'ćmission et de róception de la littćrature. Le genre, ce que 
dómontre la gćnologie contemporaine %, est ćlóment littćraire d' importance 
primordiale dans le dialogue du destinateur et du destinataire. Il forme 
un plan d'entretien de Ićcrivain avec son lecteur. Au moment ou le cercle 
des destinataires s'est rapidement et ćminement ćlargi, et que la littćrature 
a commencć A devenir le domaine de toute la socićtć et non seulement de 
quelques couches sociales, les normes de la communication littćraire exi- 
stantes jusqu'alors ont commencć a perdre leurs fonctions antćrieures. Ce 
proces de la dćmocratisation de la littćrature, dont la genćse remonte 4 la 
premiere dćceennie du XIX siecle, est accompagnć encore d'un autre phć- 
nomene singulierement important — comme nous Iavons dit — pour la 
dćprćciation grandissante des normes gćnologiques: le phćnomene d'un 
continuel dćveloppement des fonctions sociales de la littćrature et de ses 
formes de circulation. En rćsultat s'ćtablit un nouvel ordre des rćlations 
entre ces fonctions. Cela a dćcidć du rótrócissement accólćrć du domaine 
de la littćrature dans Porbite de Ićcriture. 

L/histoire du genre romanesque, son dćveloppement orageux au XIX" 
siecle, son expansion — si Fon peut le dire ainsi — comme genre, sa fon- 
ction sociale multiple, sa structure labile affirment clairement les remarques 
faites ci-dessus. Lies autres genres qui ont survćcu 4 la rćvolution romanti- 
que, qui du reste a donnć 4 ces genres une nouvelle forme, peuvent servir 
de support a nos mćditations. En parlant de changements de la situation 
littóraire sur le plan destinateur—destinataire, de Fćlargissement de sa fon- 
ction sociale, il est 4 souligner que le genre littćraire subit non seulement la 
pression du procćs littćraire: il n'est pas uniquement une histoire des for- 
mes structuro-linguistiques ćtant toujours en train de se transformer, dóter- 

3 Cf. S$. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze (Introduction a la science de la littć= 
rature), vol t. III, Warszawa 1965. Ce livre constitue la source principale de mon article quant 
A la conception des genres littćraires, 
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minćes par son rapport a la tradition, par les conventions obligatoires, ainsi 
„que par les fonctions esthćtiques. La structure de genre a aussi un carac- 
tere idćologique. 

Il s'agit ici de ces contenus de conscience du sujet parlant — ćcrit Stefania Skwarczyńska 
— qui sont des indices de la conscience d'un grupe social auquel appartient le sujet ou au 
moins avec lequel il se solidarise: de la conscience conditionnće, ce que nous savons, par 
la situation historique, par la situation de la classe, du peuple, de I'Etat; de cette conscience 
dynamique et engagće aux proces des changements sociaux *. 

A ce qui semble ce trait idćologique est surtout caractćristique pour le 
moment de la cristallisation du genre, et puis dans les póriodes de trans- 
formation intensive de son opposition contre ses normes propres. Il y a donc 
des ćtapes dans Ićvolution de maints genres ol ils perdent leurs empreinte 
idćologique; alors ce genre devient peu A peu une forme pótrifiće qui fonc- 
tionne dans le proces littćraire d'une facon inerte. De ce moment, chaque 
rćfórence d'une oeuvre littćraire A ce genre aura le caractóre de stylisation; 
cette rćfórence va ćtre un moyen autothćmatique de jeu avec la tradition. 
Comme nous voyons le genre est rćgi par une suite de proces dialectiques: 
proces de rćgression et de progression, de destruction et de construction, 
de dynamisme et de statique. Le code gćnologique est aussi un jeu de vec- 
teurs opposćs, qui dćcident du dćplacement continuel des ćlćments a Iin- 
tćrieur du genre: lauteur subit d'un cótć les pressions des conventions en 
vigueur et de I'autre, il aspire a 1” individualisation de son oeuvre, en accord 
avec les intentions idćologiques qu'il simpose. La conscience sociale góćno- 
logique est cette sphere qui facilite entre autres le procćs de la communi- 
cation littćraire, qui ćtablit et qui vćrifie la convergence de Iintention de 
Pócrivain avec les attentes du destinataire. Dans la formation de cette sphere, 
les facteurs qu'on pourrait nommer codificateurs de la conscience gćnolo- 
gique littćraire, jouent un róle important. Les poćtiques normatives, les 
poćtiques immanentes et les poćtiques de programme existantes a Ićpo- 
que donnće, ainsi que la relation avec la tradition et ses pratiques gćnolo- 
giques, constituent ce groupe de facteurs. Les principes de la poćtique nor- 
mative fonctionnent pour ainsi dire a 'extćrieur de la communication littćraire. 
Ils forment un code de normes imposćes, mais aussi acceptćes, auquel font ap- 
pel aussi bien le lecteur que Fćcrivain. De móme les poćtiques de programme 
qui individualisent les principes de genre, servent de clć d'interprćtation 
pour le lecteur, prómunissent Ićcrivain dans son entretien avec le lecteur 
sur un nouveau plan. Le lecteur a la posibilitć de vćrifier le programme 
postulć, en comparant les propositions thćoriques avec leur rćalisation dans 
les oeuvres littćraires. Dans ce cas, ce n'est pas la norme extćrieure de lin- 
terprćtation d'entente qui en dćcide, mais sa rćalisation concróte. Le troisie- 
me codificateur de la conscience gćnologique c'est I importance de la tradi- 
tion 4 une ćpoque donnće: cette conscience est d'autant plus ćvidente si lą 
 

* Ibid., p. 133, 
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pression de la tradition devient plus intense, si ses relations avec elle de- 
viennent plus serrćes. C'est pourquoi la renaissance, le classicisme et ses 
retours successifs au cours du proces littćraire, se caractćrisent distincte- 
ment par les conventions de genre. Et vice-versa, la situation des genres 
au temps du baroque, du romantisme, du symbolisme ou de I'avant-garde 
est tres compliquće. Ces courants s'ćloignant de la tradition, et s'opposant 
aux normes ćtablies par ceux-ci, provoquent a la fois une sorte de dćcompre- 
ssion de la conscience gćnologique. Ces tendances sont surtout visibles dans 
la premićre pćriode des activitćs novatrices. 

Un autre probleme concernant le sujet traitć c'est la reconstruction de la co- 
nscience gćnologique dans la póriode donnće de I'ćvolution littćraire. Dans ce 
cas-la, ce seront les premieres dćcennies du XX* siecle. II n'existe pas alors 
de poćtiques normatives, de manifestes ainsi que de programmes qui auraient 
accentuć (au moins au commencement de I'avant-garde) son caractere des- 
tructif envers la tradition. Ces poćtiques n'essayaient mćme pas de toucher le 
probleme des genres littćraires. Les tendances diverses et hćtćrogenes de 
Pavant-garde contestaient les axiomes de la connaissance et de ia critique 
esthćtique restant jusqu'alors en vigueur. Cela semait un trouble parmi les 
destinataires de Part moderne. Au moment móćme ou change la notion de 
la littćrature, de la poćsie, les lignes de dćmarcation qui divisaient nettement 
les territoires de l'art cessent de fonctionner. Les normes de genre perdent 
leur róle de dćterminant, ćtablissant des plans de dialogue entre Ićcrivain 
et le lecteur. Les directives góćnologiques tombent aux niveaux les plus bas 
de la hićrarchie des nouvelles normes littćraires. Cela se rapporte a Iavant- 
-garde qui pour la littćrature du XX" sićcle est sa conjoncture principale. 
Pourtant la littórature des derniers 70 ans contient en soi aussi un autre courant: 
la littćrature populaire ayant pour base les mćcanismes de la culture de masse 
dont les genres pótrifićs et stabiles forment le fondement de normes en 
vigueur dans ce courant %. Pour le roman policier, pour le roman d'aventure, 
pour la poćsie utilitaire, la norme gćnologique stabile est la catćgorie con- 
ditionnant la vitalitć de ces genres. Cela se passe autrement dans la littćra- 
ture de l'avant-garde: quand une forme littćraire proposće s'ćloigne for- 
tement des modeles existants; quand foeuvre en question se prć- 
sente comme contestation ćminente de son propre genre en caractćre pri- 
mordial, cette oeuvre-ci est d'autant plus marquće par les traits de I'avant- 
-garde et d'autant plus comme telle peut compter sur une rćsonance sociale. 
Peu importait si les opinions ćtaient positives ou nćgatives. Le risque ćtait 
comptć dans la stratćgie de l'avant-garde. Le dynamisme du courant de 
Iavant-garde dćcide la dćstabilisation permanente des normes littćraires, 
entre autres des normes gćnologiques. 

Comme il n'existe pas comme nous Favons dćja dit des poćtiques norma- 
tives et que la littćrature moderne ne prósente pas de postulats quant 4 une 
 

5 Cf. M, Angenot, Le Roman populaire, Recherches en paralittćrature, Montrćal 1975. 
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nouvelle solution de la question de genre (cela ne se rapporte qu'aux mani- 
festes et qu'aux programmes), la tradition avec ses canons gćnologiques 
sert les destinataires de la littórature du XX" siecle de point de repere. Tan- 
dis que pour un crćateur de Iavant-garde la tradition sera la fonction des 
repóres singulierement nćgatifs. Le róle diminuć des codificateurs de la 
conscience gćnologique trouble alors le proces de la communication littć- 
raire, ce que dćmontrent les premieres manifestations des futuristes ainsi 
que celles des dadaistes et des surrćalistes. Evidćmment ces dćrangements 
du dialogue entre le crćateur et le destinataire ne sont pas uniquement pro- 
voqućs par les ćbranlements des normes de genre. 

Ces remarques próalables nócessitent encore une observation: le prósent 
ouvrage ne s'engageant pas aux rćflexions sur la situation de la communi- 
cation littćraire ne sera qu'une analyse des formules de Favant-garde choisies 
et de leur rćalisation poćtique. Le sujet ćtant trop vaste, nous sommes obligć 
4 contre-coeur de nous borner 4 quelques problemes. Il est bien facile d'ćcrire: 
d'avant-garde», mais il est beaucoup plus difficile de dćterminer sa notion 
dans I'histoire et dans la thćorie du proces littćraire au cours du XX*siecle *. 
Alors il est nćcessaire de nous limiter A quelques poćtiques et a quelques 
programmes, qui, 4 ce que lon pense, sont pour Iavant-garde les plus ca- 
ractćristiques. 

2 

Le texte de Marinetti Fondation et manifeste du futurisme (1909) a in- 
stituć I un des courants fondamentaux de Iavant-garde. Il est tout d' abord un 
exposć anarchique contre les traditions artistiques. Mais c'est dans cet ex- 
posć que Marinetti a formulć aussi les mots d'ordre pour la nouvelle poćsie: 

Les ćlćments essentiels de notre poćsie seront le courage, Faudace et la rćvolte. La lit- 
tćrature ayant jusqu'ici magnifić I immobilitć pensive I'extase et le sommeil, nous voulons 
exalter le mouvement agressif, Finsomnie fievreuse, le pas gymnastique, le saut pćrilleux, 
la gifle et le coup de poing [...] Pas de chef-d'oeuvre sans un caractere agressif 7. 

Cette opposition dialectique de la destruction et de la construction va 
caractćriser tous les ćnoncćs de programme du futuriste italien: 

Notre poćsie de son caractere rejette totalement toutes les formes usćes. Lies rails des 
vers doivent dćtruire, les ponts des choses dćja dits faire sauter et les locomotives de notre 
imagination chasser au hasard aux champs sans bornes de celui qui est neuf et futur! 
Plutót une catastrophe magnifique que la monotonie et la course continuelle de jour en 
jour! Nous avons trop longtemps tolćrć le chef de gare dans la poćsie ainsi que le contróle 
de strophes, la ponctualitć bćte de Pitinćraire prosodique *. 

Les dćterminants plus prócis de la nouvelle poćsie sont dćfinis par Mant- 
festo tecnico della letteratura futurista (1912) et Supplemento al manifesto 
 

; SCf. M. Szabolcsi, Avant-garde, nóo-avant-garde, modernitć. Questions et suggestions, 
„Revue de I Universitć de Bruxelles”, 1975, N” 1. 

3 Manifeste du futurisme [dans:] Futurisne 1909—1916, Paris 1973. 
$ Ch. Baumgarth, Geschichte des Futurismus, Hamburg 1966, p. 38. 
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tecnico (1912). Postulć et propagć jusqu'ałors le vers-libre — comme possi- 
bilitć de former librement I'ćnoncć poćtique qui ne serait pas gónć des me- 
sures rćglementaires — a ćtć remplacć par une conception plus radicale: 
«mots en libertó». Le vers-libre dćlivrait la nouvelle poćsie des limitations du 
mótre et de la rime. «Mots en libertó» dćtruisaient la syntaxe. Marinetti 
postulait le rejet de la dćclinaison, de la conjugaison, de la ponctuation, de 
Vadjectif et de Fadverbe. Il n'-admettait que la libre combinaison, des substan- 
tifs et les infinitifs comme unique forme acceptable du verbe. Un rćseau 
d'imąges dont Iótendue serait illimitće devrait ćtre la zone qui dominerait 
la structure de l'oeuvre littćraire. Le systćme ne devrait sappuyer que 
sur un dćsordre maximal. L'image, dit Marinetti, nait, comme affinitć di- 
recte du phćnomene et non comme une comparaison. Toutes ces proposi- 
tions avaient pour but d'exprimer dans la poćsie le dynamisme, le mouve- 
ment, le processus de la civilisation contemporaine. C'est pourquoi Marinetti 
a attribuć un rang d'honneur 4 IFonomatopće — la synthese linguistique de 
la vie palpitante. Un autre champs de la tradition littćraire que les proposi- 
tions de Marinetti ont rćvolutionnć c'ćtait les canons d' imprimerie de I'oeu- 
vre poćtique. «Mots en libertó», «imagination sans fils», la tendance d'expri- 
mer simultanćment la rćalitć dynamique, exigeaient une nouvelle forme 
typographique: les caractćres en couleur, leurs dimensions diverses, les 
formes d'imprimerie antilinćaires, les formes des pages picturo-graphiques; 
cóćtaient les propositions qui le plus visiblement ćloignaient la nouvelle 
poćsie de sa tradition. Bien que les dadaistes dans leurs manifestes tragaient 
nettement la ligne les sćparant des autres tendances, tout d'abord du futurisme, 
leurs principes ćtaient apparentćs A ceux de Iavant-garde. Les termes: «la 
poćsie bruitiste», «le poeme simultanó), «le vers statique» difficiles A expli- 
quer, dćcoułaient pourtant des mćmes constatations au sujet de la civilisation 
contemporaine que celles de Marinetti. 

Das leben erscheint als ein simultanes Gewirr von Gerauschen, Farben und geistigen 
Rhytmen, das in die dadaistiche Kunst unbeirrt mit allen sensationellen Schreien und Fie- 
bern seiner verwegenen Altagspsyche und in seiner gesamten brutalen Realitat ibernommen 
wird ?. 

Par son activitć, le dadaisme a introduit aux canons de Pavant-garde 
le postulat de primitivisme antiesthótique de la langue et des procćdćs poć- 
tiques. Le primitivisme des futuristes italiens appartenait a leur programme 
philosophique: il avait un caractere d'un nomadisme spćcifique dans le cadre 
de la civilisation moderne. Cependant les dadaistes anćantissaient la tradition 
poćtique dćprćciant la signification lexicale de leurs textes. Ils leur ont donnć 
le caractere de I'autoparodie et de la quasi-stylisation d'aprćs le langage en- 
fantin, ainsi que le caractere ludique exploitant Iautomatisme phonique 
de la langue. 

9 Dada Almanach, Berlin 1920. 
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La poćtique dadaiste, ćcrit Jan Trzynadlowski, par ses consćquences formelles ou plu- 
tót par sa mćthode de composition ouverte, s'est montrće plus durable que le courant lui- 
-móćme, qui s'est vite ćteint comme ćcole ou comme groupe *. 

Au contexte de ces remarques il est juste de souligner la part d' Apollinaire 
dans le mouvement futuriste. Il est vrai que cćtait un ćpisode qui a recu 
plusieurs significations ", mais les deux de ses textes: Z/ Antitradition futuriste 
(1913) et Nos amis futuristes (1914) ont des ćlćments typiques aux princi- 
pes de Marinetti. L'attitude d Apollinaire vis-a-vis de Pavant-garde fut prć- 
sentć dans son article publić quelques annćes plus tard sous titre //Esprit 
nouvean et les poćtes (1918). Laissant de cótć une interprćtation plus profonde 
de ce testament littćraire il faut regarder de plus pres ce qui est intćressant 
du point de vue du sujet ćlaborć ici. La vocation de la poćsie, ćcrit Apollinaire, 
c'est de chercher 4 dćcouvrir la vćritć. Pour Fexprimer aujourd'hui il ne suffit 
pas de connaitre les normes actuelles de la crćation poćtique. Ce n'est que 
le renoncement au metre rćgulier ainsi qu'au vers-libre qui a permis la re- 
cherche et Fexpćrimentation de nouvelles formes. Egalement 

les artitices typographiques poussćs tres loin avec une grande audace ont l'avantage de 
faire naitre un lyrisme visuel [...] Ces artifices peuvent aller trós loin encore et consommer 
la synthese des arts, de la musique, de la peinture et de la littćrature *. 

Alors c'est le caractere de la civilisation contemporaine qui exigeant 
le reflet de sa vćritć dans la poćsie avait poussć les poćtes a chercher de 
nouvelles formes. 

Une opposition contre les codifications littćraires traditionnelles, opposition 
continuelle qui revenait dans des formules diverses, caractćrisait tous les 
programmes d'alors. C'est pour cela qu'on peut parler de Iidentitć esthćtique 
de la littćrature europćenne du dćbut du XX siecle quoique les crćateurs 
de Iavant-garde de chaque littćrature nationale s'opposaient au passć dans 
divers contextes sociaux et politiques. Ainsi dans la littćrature franqaise 
le symbolisme ćtait la source des diffórentes inspirations pour les poetes du 
XX" siecle 3 (il en rćsulta «le style modćrć de I'avant-garde» du texte citć 
d Apollinaire), tandis que pour les cubo-futuristes russes la tradition symbo- 
liste natale ćtait la sphere principale des attaques et des rćvalorisations. «La 
rćsurrection du mot» en Russie se dćveloppait sur diffćrentes pistes. «Le 
mćpris pour la langue existante» et la crćation des «mots non-gćnćs» annoncć 
par La Gifle au gońt public (1912) prendront une forme plus complete dans 
le manifeste du deuxieme volume de Le Vivier aux juges (1913). La nouvelle 
 

w J. Trzynadlowski, Wokół poetyki awangardyzmu literackiego (Autour de la poćtique 
d'avant-garde littćratre), ,,„Prace Literackie”, vol. V, Wrocław 1963, p. 119. 

u Cf. J. Heistein, Futuryzm a awangardowe kierunki literackie we Francji (Futurisme et 
les courants d'avant-gardes en France), [dans:] Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej, 
Wrocław 1977. 

12 G. Apollinaire, L'Esprit nouveau et les poetes, [dans:] J. Charpier, P. Seghers, 
L'Art poćtique, Paris 1957, p. 482. 

18 Cf. M. Dćcaudin, La Crise des valeurs symbokstes, Toulouse 1960. 
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poćsie se caractćrisait ici par les indices de Iantigrammatisme, par le relache- 
ment de la syntaxe, par la liquidation des rimes et des mesures traditionnelles. 
Le mouvement, le mot vif parlć doivent dćterminer exclusivement le rythme 
libre de la poćsie. Les textes de programme d'Alexei Kroutćhonykh et de 
Vćlimir Khlebnikov examinaient plus profondćment les structures du langage 
poćtique. Les conceptions de «mot en tant que tel» et de cla langue transmen- 
tale» dćcoulant de la mćme source de renouvellement du langage poćtique, 
se sont dćveloppćes selon des diffćrentes pistes. Ces deux poetes sont partis 
de la constatation que la poćsie du passć n'arrivait pas A suivre I'ćvolution 
dynamique de la rćalitć. Cette constatation a conduit A. Kroutchonykh 
a la primitivisation phonique et sćmantique de la poćsie dont la langue fut 
formće des automatismes et des associations irrćelles. Cependant V. Khleb- 
nikov crćait un quasi-systeme raisonnć, ouvert pour toutes les traditions. 
Youri Tynianov ćcrit: 

Khlebnikov a pu apporter la rćvolution dans la littćrature parce que la structure de son 
oeuvre n'ćtait pas littćrairement fermće, parce qu'il a saisi en elle la langue des vers et 
la langue des chiffres, les conversations fortuites de la rue et les ćvćnements de I'histoire 
mondiale, parce que lui ćtaient proches aussi bien les mćthodes de la rćvolution littćraire 
que celles des rćvolutions historiques '. 

Il en rćsulte que les principes de la thćorie poćtique de Khlebnikov — 
thćorie non interprćtable jusqu'au bout, vu qwelle dćrivait de la conception 
mathćmatico-philosophique du monde de Iauteur — faisaient appel a la 
fois au langage des conjurations, de la religion, de la magie et de la sorcellerie. 
Le mot crćć par lui dans sa poćsie faisait naitre un nouveau point de vue 
cognitif sur le monde. Les nóologismes de la langue poćtique, PFinvention 
lexicale, les archaismes et le recours aux formes primaires n'ćtaient pas seu- 
lement, comme dans les autres programmes de Iavant-garde inversion irra- 
tionnelle et ćpatante des regles poćtiques: ils dćcoulaient du systeme philo- 
sophique du poete. C'est pourquoi I'avant-garde ayant en vue les rćsonances 
spectaculaires et immćdiates auprćs des lecteurs, n'a pas vu en Khlebnikov 
une source d'inspiration. Cette non-acceptation ćtait provoquće aussi par 
les contextes historiques dans lesquels se dćveloppait alors la poćsie russe. 

Cette opposition dialectique de Pirrationnelle impćtuositć et de la prudence 
raisonable qui caractćrisait le futurisme russe englobait aussi synthćtiquement 
les tendances de Favant-garde polonaise. Les manifestations des futuristes 
d'un cótć et le programme de FAvant-Garde de Cracovie de I'autre peuvent 
nous servir d'exemples les plus spectaculaires. Les textes de programme de 
Palmanach Gga (1920) et ceux signćs par Bruno Jasieński sont la rćsultante 
des tendances europćennes gćnćrales, surtout du futurisme italien et du 
dadaisme *. Le manifeste de Gga, intitulć Aux nations du monde et a la Po- 

u y, Tynianov, Sur Khlebnikov, [dans:] G. Conio, Le Formalisme et le futurisne russe 
devant le marxisme, Lausanne 1975, p. 128. 

1 Cf. G. Gazda, Futuryzm w Polsce (Le Futurisme en Pologne), Wrocław 1974. 
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logne, apportait des postulats de simplicitć, de grossićretć, de gaitć, du rire, 
de trivialitć, du langage crić, du primitif, de Fart comme spectacle de cirque, 
des voix de la nature, d'antigrace, d'absurditć et de maladresse. On y lit 
aussi: 

poćsie: nous gardons la rime et le rythme car ils sont primaires et fćconds [...] les 
mots ont leur propre poids, tonalitć, teint, leur propre tracć [...] la signification du mot 
est chose secondaire et elle ne dćpend nullement de lidće qu'on lui attribue, il convient de 
la considćrer comme une matićre sonore utilisće. 

En mćme temps nous lisons dans la phrase suivante: «les valeurs essen- 
tielles du livre — format et caracteres d imprimerie, le contenu vient ensuite» 1%, 
Les dćclarations de Jasieński se distinguent nettement sur le fond expressif 
des manifestes futuristes polonais par une rigueur consciente des principes 
postulćs. L'art moderne, d'apres Jasieński, cest la crćation des choses nou- 
velles A composition ćconomique, ce que veut dire: de minimum du matćriel 
par rapport au maximum du dynamisme acquis». L'oeuvre d'art est donc 
extrait d'une autologique spócifique associant les choses en apparence rć- 
ciproquement ćloignćes. 

Le mot est un materiau composć. Outre le contenu sonore, il a encore un contenu sym- 
bolique [...] La poćsie est une telle composition de mots qui ne tuant pas ce contenu, l'ime 
concrete du mot, en extrait le maximum de rćsonance *. 

La phrase, la syntaxe, la logique et la grammaire comme agglutinants de 
Pesprit bourgeois ont disparu de ce programme. Quelques-unes, de ces 
formules reviendront sous forme de systeme dans les programmes des reprć- 
sentants de l Avant-Garde de Cracovie, avant tout dans celui de Tadeusz 
Peiper. De móćme que les futuristes, Peiper pour thćme principal de sa poćsie 
a choisi la civilisation moderne avec tous ses symptómes («la ville, la masse, 
la machine»). Il a formulć la thćorie de la nouvelle poćsie qui se caractćriserait 
par une discipline maximale et I ćconomie du mot. La mćtaphore et Pellipse — 
les prises-clćs — permettant de rćaliser la conception du cle minimum de 
mots par rapport au maximum de contenw, et le vers-libre qui ćliminait 
Pornamentation pseudo-poćtique sont devenus les dćterminants principaux 
de sa conception. Les autres ćlćments structuraux ćtaient exploitćs par 
ćgard a leur fonction bien dćterminće dans l'oeuvre. L'antiromantisme et 
Pantisymbolisme de ce programme («e poete est artisan du mot) se sont 
associćs a l'opposition contre les tendances modernes futuristes, expressio- 
nistes et dadaistes. La rigueur et le rationalisme de la poćtique de I Avant- 
-Garde de Cracovie, appartiennent a Ićtape suivante de I'ćvolution de Ia- 
vant-garde europćenne. 

 

16 Gga, Warszawa 1920. 
U Jednodńuwka Futurystuw. Manifesty futuryzmu polskiego, Kraków 1921. 
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3 

'Tous ces ćnoncćs dont le choix ici est nćcessairement arbitraire et frag- 
mentaire forment une ćbauche de nouvelles conceptions poćtiques, mais 
ce n'est quindirectement qu'ils se rapportent aux problemes abordćs dans 
le prćsent article. Il s'ensuivrait que le genre littćraire dans les programmes de 
Pavant-garde ćtait vu comme une question peu importante, ce qui a ćtć 
ćgalement remarquć par la crtitique littóraire de nos temps. Cependant il 
en est autrement. Les manifestes en tant que stratagćmes bien dćterminćs, 
dressaient des propositions extrćmes et ultra-gćnćrales. Ils parlaient de la 
poćsie en gćnćral, le plus souvent de Part en gćnćral, comme d'un univers 
insaisissable. Dans un manifeste il n'y pas de place pour des spćcifications 
dótaillćes. Cependant les rćalisations littćraires, les oeuvres concretes, mont- 
rent que PFćvolution des formes poćtiques d'apres les regles que meme I'ac- 
tivitć poćtique la plus d'avant-garde nest pas en ćtat de vaincre ćtait un 
proces ne cćdant pas facilement au dynamisme ou au renversement. Lies 
observations analytiques de la poćsie de I'avant-garde confirment les liens 
divers de cette poćsie avec la tradition et avec ses normes. Tous les program- 
mes des courants nouveaux admettaient que la nouvelle poćsie doit suivre 
la contemporanćitć avec les attribus civilisateurs de celle-ci, que la littórature 
doit rendre aux mots le rythme du prćsent dynamique et plein de conflits. 
«The fashion of the moment becomes — ćcrit John Weightman — as it 
were, a temporary absolute». La rćvolution de Favant-garde a consistć dans 
le passage du point de vue statique ou cycliqlie de I'existence humaine, 4 la 
notion de Pćvolution comme un procćs dans le temps. La structure de genre, 
celle qui est transmise par la tradition, fait statique Iimage du monde, le 
montre homogene, le construit d'aprćs ses regles. Elle devient une sorte 
d'uniforme gónant de la rćalitć, hćritage des gćnerations antćrieurs qui croyaient 
de facon optimiste a la possibilitć de la connaissance du monde ration- 
nelle. Le genre servait d'outil de cette connaisance. Simplifiant consciem- 
ment la question, on pourrait dire que chaque dćmonstration de la vie en 
litrćrature avait son genre 4 elle. C'est pour cela que l'avant-garde en rćvo- 
lutionant les principes de la crćation poćrique a ćbranlć surtout les fondements 
des poćtiques antćrieurs. Ce n'est pas sans raison qu'un des mots d'ordre 
fondamentaux des nouveaux programmes ćtait le postulat du vers-libre. 
Peu important en quel degrć ce postulat fut rćalisć par les courants singuliers 
de Pavant-garde. Par contre il est important que la norme contemporaine 
de versification, góćnćralement acceptće, soit un prolongement des activitós 
de Favant-garde qui tout d'abord a rejetć les systćmes rćguliers du vers. II 
faut souligner que jusqua prćsent les systćmes rćguliers de versification 
servaient de critćre de genre: Poeuvre qui respectait le rythme et la rime passait 

J. Weightman, The Concept of the Avant-Garde, London 1973, p. 15. Cf. aussi le compte- 
-rendu de ce livre de T. Szczepański dans „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1976, vol. 
XIX, fasc. 1(36). 
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pour poćtique. Le vers-libre, d'apres les principes des poetes de Iavant- 
-garde, ćtait la forme unique pour la poćsie. C'ćtait une forme qui permet- 
tait d'exprimer toutes les tensions et toute Parythmie dynamique du monde 
contemporain. Cette poćtique a mis fin 4 tous les genres lyriques qui prenaient 
pour modele le vers rćgulier. Si par exemple dans la poćsie d'avant-garde 
apparaissait un sonnet, une de formes les plus fermćes, il y devenait instru- 
ment de stylisation. 

En outre la conception du vers libre ćtait — A ce qui semble — la source 
des principes de Part poćtique de Pavant-garde. Elle ćtait nće non seulement 
comme opposition contre des formules littćraires prócises qui immobilisaient 
la rćalitć palpitante. Un autre facteur important au meme degrć, cótait 
Panti-esthótisme de la nouvelle poćsie, sa tendance de se concrćtiser en bar- 
barie et primitivisme ”. Ces principes dionysiaques (cf. les comparaisons 
frćquentes de Pimage de Marsyas dans la poćsie d'avant-garde) devaient se 
Situer par nócessiić en opposition aux structures dites apolloniennes des 
genres littćraires traditionnels. Le systeme de versiffcation, la syntaxe, lort- 
hographe ćtaient les supports de base du passć si vigoureusement contestć. 
«lies mots en libertó», «le langage transmentab, «limagination sans filsv, 
«Pócriture automatique», cóćtaient les normes littćraires postulćes qui, dćri- 
vant (directement ou indirectement) du vers-libre, ont dótruit Pordre du 
code góćnologique. Ensuite, les relations de la poćsie d'avant-garde avec 
Part plastique, avec le collage cubiste, le fonctionnement de cette poćsie dans 
la sphćre des postulats de la synthćse moderne des arts, ont conduit en rćsultat 
a la naissance des formes s'adressant a la rćception visuelle (calligrammes, 
spatialisme, lettrisme, poćsie concrete). Alors des genres dont les struc- 
tures se rćalisent par le concours de diverses matićres artistiques ont abouti 
ą se cristalliser. Ces rćsultats dćnotent encore une tendance antitraditionn- 
elle de Pavant-garde, celle de dćsćmantisation de Poeuvre littćraire. D'abord 
la primitivisation des significations ćtait un essai de rćaliser par la langue les 
sons de la rćalitć objective, elle ćtait une activitć onomatopóique maximalisće 
commie p. ex. dans la poćsie d' Elena Gouro Finlande: 

Lulla, lolla, lalla-lu j 
Liza, lola, lulla-li 
Xvoi śuiat, Śuiat 
fi-i-i-, ti-i-U-U- *0 

"ou bien chez le futuriste polonais Stanisław Młodożeniec (Moscou): 
tu-m czy-m ta-m 

tam-tam TAM — 
"TU-M — 

tam — tam TAM tam-tam-tam TAM 2: 

19 Cf. G. Gazda, Funkcja prymitywu i egzotyki w literaturze miedzywojennej (La Fonction 
du primitif et de lVexotisme dans la littćrature de lentre-deux-geurres), [dans:] Problemy literatury 
polskiej lat 1890—/939, Wrocław 1972. 

0 Cit. d'apres V. Markov, Manifesty i programmy russkikh futuristov, Miinchen 1967, p. 54. 
% S$. Młodożeniec, Utwory poetyckie (Les Oeuvres poćtiques), Warszawa 1973, p. 59. 
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Ces dćmarches n'ont pas autant privć la poćsie de significations, qu'elles 
ont ćlargi son champ linguistique et expressif. Nous trouverons aussi de tels 
textes dans IFoeuvre de Khlebnikov. Mais certaines autres de ses poćsies 
(p. ex. Bobóobi, Les Rieurs) ćtaient des expćriences visant A atteindre les 
origines de la langue. L'oeuvre construite A la base d'une racine ou d'un 
autre ćlóment du mot fait naitre une structure linguistique spćcifique 
dont la sćmantique ćtait nouvelle. Cette structure n'avait pas pour but de 
rćaliser dans la poćsie l image d'une vraie rćalitć. Libćrer le mot des regles 
en vigueur menait a crćer une nouvelle sćmantique intraduisible en sens de 
notre langue quotidienne. Telle oeuvre crćait dans son langage propre une 
rćalitć A part. L'expćrience de Khlebnikov, comme nous lavons dit, n'a 
pas ćtć continuće. Dans la mćme pćriode prennent naissance des textes 
poćtiques qui exploitent aussi les mćcanismes linguistiques de la formation 
des mots, mais qui ont un caractćre ludique plus proche des conceptions 
de DADA ou des stylisations onomatopćiques. Les rćalisations poćtiques 
transmentales de Kroutchonykh et aussi «parole in liberta» de Marinetti 
(Zang Tumb Tumb) sont plus proches du procćs progressant de la dćsćman- 
tisation de la poćsie. Ainsi que dans. le premier cas c'est Iorientation vers 
les aspects phoniques qui organisaient la structure de I'oeuvre, dans le cas 
second dominait l'aspect grapho-visuel, qui ensuite dans la crćation des 
dadaistes (Ch. Morgenstern, M. Ray, R. Hausmann, K. Schwitters) va 
amener 4 I'anćantissement absolu de la signification linguistique de la poćsie, 
va devenir son abstraction typographique (Simultan-Gedicht, optophone- 
tisches Gedicht, Ur Sonate). Il est ćvident que ce courant presentć ci dessus 
s'est libćrć totalement de la specifitć des genres traditionnels. <Zaoum», «cali- 
gramme», «parole in liberti», «Simultan-Gedichbv, «ćcriture automatique», 
«poćsie concróte» en dófinissant les thćories de Iavant-garde fonctionnent 
a la fois dans la consience gćnologique contemporaine des destinataires 
comme noms gćnologiques auquels rćpondent des objets gćnologiques corres- 
pondant *. Alors Favant-garde en s'opposant aux canons anciens des gen- 
res a fait naitre des formes nouvelles qui rćalisaient l orientation autothć- 

- matique et artistique de la poćsie du XX" siecle. La naissance de cette ten- 
dance a surtout determinć les procćs de Iautoconscience qui se dćveloppaient 
depuis le symbolisme, orientation de la poćsie vers elle-mćme, vers sa langue. 
Une rupture nette avec les normes de genre, qui jusqu'alors ćtaient une 
garantie des plus importantes, a causć que cette tendance se heurta contre 

22 Ta distinction des noms, des objets, et des notions gćnologiques d'Apres S$. Skwarczyńska, 
Un probleme fondamental móconnu de la gćnołogie, ,„Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 1966, 
vol. VIII, fasc. 2(15): «Dans Forbite de la gćnologie se trouvent: I. Les genres, les especes et les 
sous-genres littćraires que nous nommerons globałement objets gćnologiques; II. Les concepts, 
produits de notre connaissance qui reflótent ces objets gćnologiques, et que nous nommerons 
concepts gónologiques; III. Les noms qui dćsignent les objets gćnologiques particuliers et qui 
sont en móme temps porteurs de concepts gónologiques que nous nommerons noms gćnolo- 
giques». 

| 
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une attaque singulićre de la critique et du public. Le destinataire n'ćtait 
pas en ćtat de traduire ces propositions en conventions sanctionnćes par la 
tradition. D'autre part, il faut remarquer que la poćsie de lavant-garde en 
aspirant au rććtablisscment des contacts avec les destinataires, a la nivelati- 
on de la distance entre Iauteur et le lecteur, distance quelle-móćme a causć, co- 
mmenęa A faire appel a telles traditions des genres qui pouvaient ćtre utiles 
pour Pactualisation de la communication littćraire. La poćsie de Maiakovski, 
la poćsie des futuristes polonais, la poćsie de Marinetii, la poćsie expressioniste 
en se servant des structures de lode, du I'hymne, du poeme, du chant, du 
psaume, de Pćlćgie etc. ont hićrarchisć a nouveau et dynamisć les fonctions 
attribućs A ces genres. Rejetant les normes classicistes, la rhćtorique harmo- 
nieuse, le sujet hićratique avec son ton solennel, la poćsie de lavant-garde 
a transformć ces genres en poćsie du cri, poćsie au langage de la rue, a I'ex- 
pression de la foule. Le poćte est-devenu un tribun exclamant ses ćmotions. 
Son discours ćtait orientć surtout vers le destinataire, vers la persuasion et 
Pappel, d'autant plus que le poete se posait autant le but artistique que le but 
social et politique. L'avant-garde a accentuć ces valeurs potentielles des 
genres jusqu'alors en vigueur qui lui permettaient la pleine rćalisation des 
idćes exposćes dans ses manifestes. Ces entreprises rćsultaient non seule- 
ment de limmanence du procćs de dćveloppement des formes littćraires. 
Le choix de ces traditions et leurs transformations a ćtć dictć aussi par la si- 
tuation politique et sociale de I Europe au cours de la premiere dćcennie du 
XX" siecle. Le poćte d'avant-garde ćtant A la fois sołdat, rćvolutionnaire 
et activiste, cherchait des formes de contact avec le lecteur qui lui assure- 
raient un dialogue direct et immćdiat. Le livre a cessć d'ćtre le seul intermć- 
diare dans ces contacts. Le poete se trouvait tóte A tóte avec son destinataire 
pendant les meetings, les rćunions poćtiques et les rćcitations publiques. 
L'hymne, le chant, le dithyrambe permettaient au poćte de s'exprimer non 
seulement en son nom propre. Le sujet collectif, caractóristique pour ces 
genres, ćtait en mesure de transmettre le mieux toutes les raisons de la col- 
lectivitć. De móme, les genres orientćs vers I'expression du moi-parlant, 
comme par exemple lćlćgie, ont pris dans la poćtique expressioniste le ton 
extatique de discours A fonction dominante impressive. Le ton solennel et 
reflexif de Ićlćgie a changć de style. Il est devenu impćtueux; il construisait 
des images grotesques et grossieres. Cet abaissement gćnćralement observć 
du style dans la poćsie de I'avant-garde, ce penchant au grotesque, A la bouf- 
fonade, 4 la parodie, A la dćsacralisation des images poćtiques, ont totale- 
ment dćterminć la relation de la nouvelle poćsie avec la traditions des genres. 

Nous avons parlć ci-dessus de la transformation des formes gćnologi- 
ques de Iavant-garde. Nous pouvons dćfinir cette transformation comme 
un type de relations constructives vis-a-vis des normes littćraires du passć. 
Nous pourrions trouver les apparences des mómes relations constructives 
avec la tradition dans d'autres entreprises gćnologiques de I'avant-garde. 
Une multitude de noms, d'ćtiquettes, de termes dont se servaient 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, XXIV/1 — 2 
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les reprćsentants de Tavant-garde se rapportent aussi aux noms des 
genres introduits dans la nouvelle poćsie. En poćsie polonaise ce sont tels 
noms que «futureskav, «futuryzm, «futurezja», en poćsie italienne: «atomiche», 
«poesie elettriche», «chimismi lirici» etc. Ces quasi-noms en titres des oeuvres 
particulićres devaient spócifier ces genres en questions; le daguerrćotype, 
la photo, le kalćidoscope, le cirque, le cinśćmatographe suggćraient 4 la fois 
Pexistance d'un nouveau code gónologique. Móme si les noms hćritćs de 
la tradition gćnologique y apparaissaient, les structures des oeuvres en ques- 
tions ne ressemblaient en rien aux structures des genres ćvoqućes par ces 
noms. L/exemple le plus caractćristique pour ce phćnomćne est loeuvre 
poćtique de Max Jacob, les poćmes en prose, insćrćs dans son volume, in- 
titulć Le cornet 4 des, portent les titres: Anecdote, Frontispice, Conte de Noel, 
Le roman, Roman femilleton, Roman populaire, Cosmogonie, Conte, Genre 
biographique. Du reste la plupart d'entre eux sont allusions aux genres tra- 
ditionnels. Nous avons appelć lexemple de Max Jacob, mais n'importe 
quel volume des poctes de Iavant-garde prouve que ceux-ci, au moins par 
le titre de leurs poćsies, voulaient dćfinir les criteres de leurs genres. 
Voila lalba (aubade) provenant de la poćsie d'amour provencale, 
exćcutće par Apollinaire (Aubade chantóe a laetare un an passć) 
qui uniquement par son titre ćvoque la tradition. De mćme la ballade 
de Maiakovski (Ballada ,redingskoi turmv), qui se rapporte A Oscar 
Wilde The Ballad of Reading Gaol; elle devient un poćme lyrique ou le 
róle du sujet parlant est visiblement exposć et ou les ćnoncćs directs domi- 
nent l'aspect fabulaire et ćpique de la ballade. Les activitćs de I avant-garde 
concernant les structures traditionnelles des genres ont alors le caractóre 
double. L'ode, Fhymne, le chant, le psaume se situent dans un ensemble, 
appelć par Stefania Skwarczyńska — une amplitude de modification de la 
structure gćnologique **. La hićrarchie et larrangement des dćterminants 
de genre sont soumis ici A une transformation. Cependant l'exemple de 
Max Jacob, d' Apollinaire et de Maiakovski prouve la transgression de cette 
amplitude, ce qui finalement a donnć la suite a la crćation des genres ćtant 
en opposition aux sources des modeles de ces genres. L/'avant-garde a don- 
nć Iimpulsion 4 la crćation des contres-genres dont les liens avec la tradition 
peuvent se dćfinir par la nćgation (par exemple Misterium-buffo de Maia- 
kovski). 

En rćsumant ce qui a ćtć dit, on pourrait citer quatre relations des noms 
de genres dont se servait l'avant-garde et auxquels rćpondaient des stru- 
ctures leur ćtant propres. 

Premierement, aux formes inconnues dans le passć, crćes par la nouvelle 
poćsie, on a ajoutć des ćtiquettes qui fonctionnent comme noms gćnologi- 
ques (calligrammes, parole in liberta, la poćsie concrete, Simultan-Gedicht). 

Deuxiemement, Pavant-garde de móme que le modernisme se servait 

23 Cf. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze. 
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souvent des dćsignations impressives 4 caractere de quasi-nam dont la nais- 
sance Ćtait inspirće surtout par le sujet principał de VFoeuvre (cinćmatographc, 
kalćidoscope, daguerróotype, photographie). 

Troisitmement, on profitait des formes de genre pótrifićes, mettant en 
relief les ćlćments qui ćtaient en mesure de faire face aux cxigences de la 
poćtriquc d'avant-garde (ode, hymne, chant, psaume). 

Quatrićmement, les poćttes profitaient a leur guise et Sans hćsitation 
des resources de noms gćnologiqucs; ils cróaient les structures contradic- 
roires A celles qui Ćtaicnt transmises par la tradition littóraire (aubade, bal- 
lude). 

Notre texte — pour rćsumer —- tn dópit de certaines suggestions criti- 
ques, confirme la thóse que le genre et sa situation structurelle ćtaient dans 
la poćsie d'avant-gurde un des principaux dóterminants qui dvnamisaient 
son ćvolution, 

'Praduit Afichalina Smoleńska 

AWANGARDA WOBEC TRADYCJI GATUNKOWYCI 

STRESZCZENIE 

Praca jest próbą ujęcia poetyki awangardy XX wieku w perspektywie genołogicznej. Struktura 
gatunkowa, przynajmniej do czasów romantyzmu, była tą normą litercką, która ewoluowała sto- 
Sunkowo najwolniej. Etap deprecjacji tej normy rozpoczął się w momencie nasilonych przemian 
Sytuacji nadawczo-oubiorczych literatur. Procesom demokratyzacji sztuki, zapoczątkowanym 
W. pierwszych latach XIX wieku, towarzyszyło zjawisko ciągłego poszerzania funkcji społecznych 
literatury i jej form obiegu. Ustala się nowy układ hierarchiczny tych funkcji. Romantyzm, mo- 
dernizm, a szczególnie awangarda, przekreślając tradycję i normy literackie przeszłości, spo- 
Wodowały swoistą dekompresję społecznej świadomości gatunkowej. Manifesty i programy awan- 
gardy, akcentując destrukcyjny charakter swoich postulatów, nie podejmują problematyki ga- 
lumków literackich. IDyrektywy genologiczne zostają zepchnięte w najniższe rejony hierarchii 
lewo tworzących się norm literackich, co osłabia rolę kodyfikatorów świadomości gatunkowej, 
ża które uznaliśmy w pracy istniejące w danej epoce poetyki programowe i immaunentne, poetyki 
lormatywne oraz stosunek do tradycji. Zakłócone zostały procesy komunikacyjne nowej literatury. 
Im bardziej dany utwór był zaprzeczeniem swojego gatunkowego rodowodu, tym bardziej nace- 
chowany był awangardyzmem. O dynamizmie prądu awangardowego decydował stan perma- 
nentnej destabilizacji norm literackich, w rym także norm genologicznych. 

Analiza wybranych wypowiedzi programowych awangardy (w drugiej części pracy) prowadzi 
do Spostrzeżenia, iż gatunck literacki, jego sytuacja w obrębie nowych kierunków wydają się za- 
Badnieniem malo istotnym. Tak też problem ten ocenia współczesna krytyka literacka. Jest jednak 
inaczej, Realizacje literackie, konkretne utwory wskazują, iż ewolucja form poetyckich według 
Prawideł, których nawet najbardziej awangardowe działanie nie jest w stanie przezwyciężyć, 
była procesem niełatwo poddającym się zdynamizowaniu czy odwróceniu. Wbrew programom, 
tormułującym hasła skrajnie ekstremalne i skrajnie ogólne, praktyka poetycka potwierdza rozliczne 
WIĘZI 2 tradycją i jej normami. Praktyka awangardy w obrębie tradycyjnych struktur gatunkowych, 

vo Wykazaliśmy w trzeciej części pracy, ina dwojaki charakter. Oda, hymn, pieśń, psalm — podjęte 
przez awangardę — mieszczą się w połu, które za Stefanią Skwarczyńską nazwano amplitudą 
modyfikacyjną struktury gatunkowej. Transtormacji uległa hierarchia poszczególnych wyżnacz- 
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ników. Natomiast przykład Jacoba, Apollinaire'a 1 Majakowskiego świadczy o przekraczaniu za- 
kresów tej amplitudy, co prowadziło w rezultacie do kreacji gatunków sytuujących się w opozycji 
do swoich modelowych źródeł. 

Analityczna obserwacja literackich dokonań awangardy pozwala na stormułowanie czterech 
relacji nazw gatunkowych, którymi się ten prąd posługiwał, do odpowiadającym tym nazwom 
strukturom poetyckim. Po pierwsze, nie znanym w przeszłości, 3 ukształtowanym przez nową 
poczję tormom gatunkowym przydano etykiety, które funkcjonują w naszej świadomości jako 
nazwy genologiczne (np. caligranunes). Po drugie, awangarda często posługiwała się iimpresyjnymi 
oznaczeniami o charakterze quasi-nazw, których powstanie inspirował głównie temat utworu 
(np. Kinematograf). Po trzecie, wykorzystywała spetryfikowane struktury gatunkowe, uwydatniając 
te elementy, które były w stanie sprostać awangardowej poetyce <np. oda, hymn, Po czwarte, 
poeci bezceremonialnie i dowolnie czerpiąc z dotychczasowego zasobu nazw gatunkowych, two- 
rzyli struktury stojące w sprzeczności z tymi, które przekazała literacka przeszłość „alba, balłuda, 
misterium. 

Gatunek i jego strukturalna sytuacja były w poezji awangardowej jedna z zasadniczych de- 
terminant dynamizujących ówczesne poszukiwania artystyczne. 

Grzegorz Gazda 


