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and operational skill while handling the re- 
searcher's instruments, Lem can often fasci- 
nate the reader with his ingenuous insight 
into literary phenomena (cf. the functions 
ot conventions in R. Bradburys works or 
the process of decoding literature by the reader, 
e.g. vol. 2, pp. 254—263). His spontaneous 
intellectual response to literature exerts an 
enormous influence upon the reader; the latter, 
even when at variance with the author's sta- 
tements, can stilł appreciate the critique itself. 
In other words, the observations in particular 
analyses seem often sound, though neither 
complete nor well substantiated. 

With alł the drawbacks and merits of Fan- 
tastyka i futurologia in mind, one may perhaps 
hope that a critical, solicitous and accurate 
reading of Lem's study may become a long- 
awaited incentive for historians of literature 
to write a full-size, historical and theoretical 
monograph on SF or fantasy in Great Britain 
and the USA. 

Andrzej Zgorzelski, Lublin 

O SPÓJNOŚCI TEKSTU (DE LA COHE- 
RENCE DU TEXTE), Wrocław — Warszawa — 

Kraków 1971, 205 pp. 

Les traitćs et les ćtudes contenus dans I'ou- 
vrage que nous presentons ici font penser 
indirectement aux rósultatis obtenus par la 
cćlebre ćcole logistique połonaise des annćes 
vingt. On I'appelait autrement ćcole lćopolo- 
varsovienne, car un de ses fondateurs les 
plus ćminents, Jan Łukasiewicz, fut d'abord 
professeur 4 IUniversitć de Lóopol avant de 
letre 4 Varsovie. «Il se consacrait A ce qu'on 
appelait le compte, le calcul des phrases (a la 
thćorie de la dóduction) [...]. Il a introduit 
la symbolique sans parenthćses du compte 
des phrases, appelće en Occident symboli- 
que polonaise [notation logiquej»". 

Cette remarque liminaire a pour but de 
rappeler les problemes lićs 4 la linguistique 
moderne, bien que ce ne soient pas ces pro- 
bićmes linguistiques qui aient en vćritć intć- 
ressć le grand savant polonais, ni non plus 

: Wielka encyklopedia powszechna, PWN, 
vol. 6, p. 726. 
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la problóćmatique de la prose artistique. Dans 
une certaine mesure cependant, ces problćmes 
ont póćnćtrć la sćmantique logique, la thóorie 
de la dćduction dans une linguistique moderne 
s'exprimant le plus souvent a I'aide de la mćtho- 
de des formules et des modeles logistiques. 
Les travaux des Savants russes, tcheques, 
anglo-saxons, polonais etc. du domaine de 
la sćmantique logique ont dćveloppć les fon- 
dements linguistiques modernes qui, a leur 
tour, ont jetć les bases des recherches dans le 
domaine de la textologie. Les liens qui unissent 
ła logique mathćmatique, la sćmantique lo- 
gique et la philosophie contemporaine sont 
gónćralement connus. Cela *cst visible dans 
lextension de la problćmatique comme dans 
la mćthode des travaux rćunis dans le volume 
de recherches englobćes par un titre commun — 
Tekstologia (Textologie). Ces travaux concernent 
principalement des essais de dćfinir les termes 
de «texte cohćrent» (tekst spójny) et de «iexte 
incohćrent» (tekst niespójny), et de dófinir 
certains phóćnomenes directement ou mćtho- 
dologiquement lićs 4 ces termes. 

Nous trouvons des considćrations au sujet 
de la cohćrence du texte dans Iarticle clair 
et concis de Nina Lcontieva ainsi que das le 
travail d'lrena Bellert (O pewnym warunku 
spójności tekstu — A propos d'une certaine 
condition de la cohćrence du texte), dans celui 
d'Olgierd Wojtasiewicz (O pewnej interpretacji 
pojęcia spójności tekstu — A propos d'une 
certaine interprótation de la notion de cohe- 
rence du texte), dans celui d' Andrzej Trybulec 
(Topologiczna definicja spójności tekstu — Defi- 
nition topologique de ła cohćrence du texte), 
celui de Zygmunt Saloni (Definicja spójności 
tekstu — Dóefmition de la cohćrence du texte), 
et celui de Maria Renata Mayenowa (Spójność 
tekstu a postawa odbiorcy — La cohćrence 
du texte et Datitude du rćceptcur). Les tra- 
vaux de Vilem Mathesius, un des pionniers de 
Fćcole de Prague (O rak zwanym aktualnym 
rozczłonkowaniu zdania — A propos de Tarticu- 
łation dite articulation actuelle de la phrase), 
de Jelena PaduŻeva (O strukturze akapitu — 
A propos de la structure du paragraphe), d' Anna 
Wierzbicka (Metratekst w tekście -—- Le mć- 
tatexte dans le texte), de Krystyna Pisarkowa 
(Uwagi o dystrybucji i zakresie funkcji polskiego 
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zaimka odmiennego — Remarques sur la distri- 
bution et Vextension de la fonction du pronom 

*dćclinable polonais), de Jadwiga Wajszczuk 
(Przeciwstawienie jako struktura właściwa sze- 
rokim kontekstom — L'opposition en tant 
que structure appropriće aux larges contextes), 
de Teresa Dobrzyńska (O głosowej delimitacji 
tekstu — A propos de la dćlimitation vocale du 
texte). 

Une bróve revue des travaux rattachće 
a un essai d'ćtablir la terminologie et une dć- 
finition dćmontre dans quelle mesure se mani- 
feste ici une nette orientation logistico-sćman- 
tique congue avant tout comme mćthode de 
recherches. . 

Nina Leontieva propose une traduction de 
la langue naturelle en une langue sćmantique 
car elle est tres utile et fonctionnelle, elle permet 
d'observer des phćnomenes qui nous intćres- 
sent, situćs en dehors de la phrase, dans les 
limites de tout le texte. «Dans la langue sć- 
mantique, a Iaide de ses termes, nous allons 
ćcrire le sens des phrases et de textes entiers de 
langue naturelle». II existe entre eux des rapports 
de signification. L'ćcriture sćmantique permet, 
a travers I'analyse du texte, de dćmontrer son 
carąctere incomplet A Iaide de la reconsti- 
tution et en ćcartant les formules redondantes. 
Inutiles dans I'ćcriture sćmantique, les formules 
redondantes possedent cependant leur fonction 
stylistiques. L'auteur de cet article effectue 
une sćrie d'općrations sćmantiques sur I'ćcri- 
ture. Aucune transformation de Tóćcriture 
sćmantique ne change I'assemblage des ćlć- 
ments ni la structure du texte. Quels sont 
les rćsultats de ses općrations? Citons Tauteur 
elle-ememe: «La redondance du texte d'une 
part et son caractere incomplet de I'autre consti- 
tuent les deux proprićtćs les plus nettes du 
texte cohćrent. C'est justement pourquoi 
trouver une solution 4 de telles phrases a Iaide 
de moyens tels que I'ćlimination automatique 
des incompletudes (par exemple, la reconsti- 
tution des antćcćdents des pronoms, la recon- 
stitution de la pleine construction prćposi- 
tionnelle A des fins de traduction etc.) est 
possible dans les limites du texte entier, 
et non A Tintćrieur de chacune des phrases» 
(p. 18). 

La cohćrence et I'incohćrence du texte sont 

dćfinies a Taide d'ćcritures formelles qu'il 
convient de prćsenter ici A titre d'exemple: 

R'(A, B) 
R*(B, C) 
R3(A, D) 

L'ćcriture est cohćrente, car les deux lignes 
possibles les divisent en parties dans lesquelles 
se rćpetent ou bien A et B (premiere ligne), 
ou bien seulement A (deuxieme ligne). 

Texte incohćrent: 

R'(A, B) 
R*(B, C) 
R3(D,E) 

Dans la troisieme ligne les ćlćments des 
deux premieres lignes ne se rćpetent pas. 

L'ćcriture sćmantique est-elle valable pour 
tous les textes? L'auteur ajoute: «Les pro- 
prićtćs de la cohćrence du texte ainsi que la 
proprićtć de redondance et d'incomplćtude 
qui est liće 4 la cohćrence ont une grande 
importance pour les diverses taches du traite- 
ment sćmantique des textes». La mćthode claire 
et concise de Leontieva ne se rapporte donc 
pas 4 la prose artistique, oli dans bien des 
cas la redondance est impossible ćtant donnć 
ses proprićtćs stylistiques. La mćthode et 
Pćcriture formelle ont une importance sćman- 
tique et jouent un grand róle, si I'on tient 
compte des relations sćmantiques et non de la 
structure des textes. 

Dans ses recherches consacrćes A une dćfi- 
nition pour le texte cohćrent, Zygmunt Saloni 
se sert d'ćlćments des mathćmatiques: «La 
notion topologique de la cohćrence largement 
utilisće dans les mathćmatiques agissait bien 
plus puissamment sur mon esprit que la signi- 
fication accessoire du mot» (p. 90). II ćmet 
cependant des rćserves en disant qu'il ne con- 
sidećre pas le texte comme un espace topolo- 
gique, et c'est pourquoi il ne dessine pas de 
parallele prócise. Pour rćaliser ses fins, il 
reprend la notion des ensembles, des ensembles 
cohćrents, et, en tragant deux figures, il effectue 
une analyse linguistique: «le texte est inco- 
hćrent quand il se laisse diviser en deux entitćs 
fermćes fonctionnant sćparćment». Si une paire de 
phrases dans un texte ne peut Etre intervertie sans 
perdre sa signification — le texte est cohćrent. 
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Mais en ce qui concerne un texte a phrases 
multiples, ce critćre est insuffisant. L'auteur 
dćmontre sa these de manićre convaincante A par- 
tir de la prose de Żeromski. Il formule une 
definition assez complexe, qu'il prósente — afin 
de la mettre en ćvidence — a I'aide de la permu- 
tation des ćlóćments, en posant la simultanćitć 
significative de la suite, de la sćrie de phrases. 
La proposition contenue dans la troisieme 
partie du cours de sa dćfinition est sans aucun 
doute juste et conforme aux faits. Cette propo- 
sition a la teneur suivante: «Un fragment d'un 
texte cohćrent peut €tre incohćrent». Lors 
de I'ćtude du texte il ne faut prendre en consi- 
dćration que sa signification et non la 
signification rajoutće par les ćlćments 
situationnels. 

Dans une certaine mesure, le traitć d' Andrzej 
Trybulec complete le travail ci-dessus: accep- 
tant en principe la dófinition de travail de 
Saloni, A. Trybulec propose cependant de 
considórer I'analogie entre «la notion topolo- 
gique de cohćrence et la notion de cohćrence 
du texte». Il considćre la topologie posće 
a TIaide de Iopćration dite de «fermeture 
complete» (domknięcie), c'est-a-dire qu'il appli- 
que A chaque ensemble A de phrases du texte 
un ensemble A appelć sa «fermeture complete». 
Dans son travail, I'auteur dćveloppe quatre 
axiomes complćmentaires, en se servant de re- 
lations puisćes dans la topologie et la thćorie 
des ensembles. Il constate en mćme temps 
que certains problemes restent ouvert, surtout 
en ce qui concerne les analogies topologiques 
se rapportant aux textes cohćrents. Ces ana- 
logies ne sont donc pas pleines et entićres. 

Olgierd Wojtasiewicz fait une observation 
intćressante. Il complete les relations sćmanti- 
ques par un ćlćment extratextuel essentiel — 
notre connaissance du monde — ainsi que 
par un report A la connaissance d'un texte 
semblable. Il dćmontre sa suggestion A partir 
de I'exemple d'une formule de Joyce dans 
Finegants Wake et de Keats dans son Endy- 
mion?. Il met cela en ćvidence A I'aide d'une 
formule assez compliquće. En fin de compte, 
Fauteur relativise tout le probleme, posant la 

2 Exemple fourni par M. Semil dans le 
mensuel «Dialog», 1969, N* 1. 

question de la rćception du texte. «Il faut 
ćvidemment prendre ici en considćration le 
fait que le rćcepteur du texte qui doit dćter- 
miner sa cohćrence doit avoir une connaissance 
adćquate du monde et une connaissance d'autres 
textes». Le point de dćpart de I'auteur differe 
essentiellement des fondements de Z. Saloni et 
dIrena Bellert au sujet de la cohćrence du 
texte et ćtant donnće la sćquence des phrases. 
Les remarques de O. Wojtasiewicz constituent 
une curieuse proposition en ce qui concerne 
les recherches et les ćtudes textologiques. 

Situće 4 lopposć de Wojtasiewicz avec 
sa relativisation de la notion de texte cohćrent 
Irena Bellert — dans son ćtude extremement 
profonde — tend 4 des conditionnements abso- 
lus et A des dćfinitions prócises. Elle introduit 
la notion de discours (ang. discourse; pol. 
dyskurs) somme suite d'ćnoncćs. Une interprć- 
tation adćquate de I'ćnoncć apparaissant dans le 
discours exige une connaissance du contexte 
prócćdent. L'interprćtation sćmantique de n'im- 
porte quel ćnoncć — cest un ensemble de 
consćquences c'est-a-dire de conclusions, de 
propositions qui concernent un concret en 
tant qu'ensemble. Il convient ćgalement de 
poser chez le rćcepteur Iexistence d'un facteur 
supplćmentaire — sa connaissance du monde 
de Iauteur et de celui du lecteur. 

Recherchant les conditionnements des textes 
cohćrents, I'auteur souligne le role des index 
linguistiques en tant que connecteurs du texte. 
Il s'agit des «joints», des «jonctures», les noms 
propres, les pronoms personnels, les descrip- 
tions dites dćfinies. L'auteur explique: «les 
index, comme des connecteurs, lient le texte». 
Ces index ont des fonctions diverses, aussi 
bien par rapport au contexte plein que par 
rapport aux diverses sćquences ainsi qu'aux 
objets extra-linguistiques. Considćrant avec 
prćcision les problemes ćtudićs ici, Irena Bellert 
dóćmontre une analogie entre la logique formelle 
et le systeme de la langue naturelle. Analysant 
le róle des index linguistiques, elle remarque 
qu'ils remplissent une fonction d'identifica- 
tion et non une fonction ćnonciative, indica- 
tive. La structure logico-sćmantique gćnćrale 
peut fonctionner comme index, mais il y a des 
cas ou ces index ne dćterminent pas I'objet. 

L'auteur introduit toute une sćrie de formules 
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compliqućes pour łes structures logico-sć- 
mantiques des constructions abstraites. De 
cette manićre apparait un phćnomćne que, 
dans ła pratique linguistique, nous interprćtons 
comme les liens, les ligaments, dans le texte 
cohćrent. Malgrć les diverses catćgories sć- 
mantiques auxquelles peuvent appartenir tels 
ou tels autres mots, leur emploi entraine tou- 
jours des jugements dćpendant de I'attitude 
morale de l'ćmetteur. Sa connaissance du 
monde peut cróer une quasi-implication en 
tant prómisse probable qui, pour le rćcepteur, 
n'est en rien justifiće. On voit alłors apparaitre 
des implications incompletes. Malgrć tout 
elles suggerent au rćcepteur des jugemenis et 
des conclusions. Dans ce travaił, la dćfinition 
du texte cohćrent posstde un caractere de tra- 
vaił, elle ne se rapporte pas Aa chaque texte. 
Elle peut par exemple se rapporter A certaines 
digressions relićes au texte principal. Les 
ćnoncćs isolós ne peuvent €tre interprótćs 
que dans un plein contexte et A travers notre 
large connaissance du monde. Considórant ce 
juste probleme I'auteur paraphrase une citation 
de Wittgenstein, un aphorisme dont la teneur 
est: «An expression has meaning only in the 
stream of life». Le compte rendu de son ar- 
ticle intćressant est par nócessitć tres simplifić. 
Irena Bellert illustre ses theses, ses affirmations 
a Taide de formules dont elle tire ensuite 
ses conclusions et ses «consćquences». Elłe 
a appliquć son intóressante móthode a certains 
textes cohćrents de Tadeusz Breza. Son articłe 
investigateur implique toute une sćrie de ju- 
gements logiquement justifićs, de consćquences, 
et, utilisant plus loin sa langue, il convient 
de souligner la nettetć des index et la cohćrence 
de se texte linguistique compliquć et compact. 

Ł'article de M. R. Mayenowa intitulć Spój- 
ność tekstu a postawa odbiorcy (La cohćrence 
du texie et DTattitude du rócepteur) constitue 
comme une clóture et un complćment du sujet 
fondamental traitć, cest-a-dire de la cohćrence 
du texte. L'auteur y introduit toute une sćrie de 
principes de fond et de mćthodologie: elle 
propose les theses fondamentales suivantes 
comme points de dćpart: 1” — le texte co- 
hćrent est formulć par une personne. Il s'agit 
de cette unitć qui rćsułte de la possibilitć d'iden- 
tifier tous les «moi»-cadres modaux du texte; 
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2” — le texte cohćrent est un test adressć A un 
rćcepteur, ce qui ne veut pas dire une personne 
mais un certain genre de groupe humain; 
3 — le texte doit €tre construit de maniere 
a ce que łe contenu de toutes les phrases soit 
concentrć sur un objet (une description, un 
conte) ou sur une these. Cet objet aussi bien 
que cette these peuvent tre 4 volontć compli- 
qućs. 

La question des mćcanismes cohćrentaux 
dans divers textes est d'une extreme importance 
pour le róćcepteur. L'auteur effectue une ana- 
lyse de textes dans le cadre d'un ou de deux 
paragraphes, car ćtant donnćes les dimensions 
de I'article, elle ne peut effectuer ses analyses 
sur des textes plus longs. 

Elle se sert de textes extraits de la presse, 
de textes d'essais extraits de manuels scolaires 
et de la presse, apres quoi elle passe 4 des 
analyses de textes littćraires. Elle met sur son 
mótier le dóbut du roman de Woroszylski 
intitulć Sny pod śniegiem (Róves sous la neige). 
Il y est question de ce que vit un moribond. 
Elle constate la dóviativitć de la premićre phrase 
dans le sens d'une information provenant 
de I'auteur. Elle souligne son elliptivitć et elle 
indique qu'il faut la comprendre comme un 
signal tendant a une interprćtation des phrases 
exprimant certains contenus de ła conscience 
du łocuteur. «L'ćcriture entourant notre texte 
est une óćcriture mćtalinguistique. Elle nous 
dit entre autres que c'est la justement I'aspect 
du contenu *linguistifić" de la conscience 
d'un homme en train de mourir». Si ces brefs 
paragraphes avaient une structure parenthć- 
tique, ils pourraient se transformer en un texie 
cohćrent, mais alors ce ne serait plus un texte 
provenant de I'auteur. 

Ł'auteur termine son raisonnement de la 
maniere suivante: «C'est dćja un lieu commun 
aujourd'hui que la conviction que la traduction 
d'un texte incohćrent de premier degrć en 
un texte cohćrent n'a pas la mćme valeur en 
ce qui concerne les informations qu'il dćtient. 
Au prix d'informations formulćes explicitement, 
il se cróe sans aucun doute quelque chose 
de tres essentiel. Nous perdons avant tout 
Finformation que c'est ainsi justement que 
se modele directement le processus de la conscien- 
ce. Cependant, cette traduction doit s'etfectuer 
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dans Tesprit du lecteur, activisant son esprit 
et son imagination dans une situation ol cette 
relation reflśte un processus cognitif inachevó». 

L'intćgration effectuće par le lecteur, acti- 
visant son attitude, est une condition sine 
qua non de la perception linguistique en dć- 
roulement. 

Et c'est justement ce probleme, concu dans 
une forme tres curieuse d'analyse stylistico- 
sćmantique du texte, qui est I'objet principal 
de la remarquable ćtude d'Anna Wierzbicka 
intitulee Metatekst w tekście (Le mótatexte 
dans le texte). 

Pour I'auteur, il s'agit justement de ce genre 
de traduction de phrases entendues dans la 
propre pensće de l'auditeur, plus prócisćment 
dans la langue de sa pensće. Il apparait alors 
comme un commentaire de I'auteur et comme 
un ćnoncć sur ćnoncć, et donc comme un 
«bitexte» qui ne peut jamais ćtre un texte 
cohćrent. L'auteur appelle ces particules de 
supratexte móćtatexte, un mćtatexte qui nait 
par certaines jonctures du texte comme par 
exemple un certain nombre d'expressions telles 
que «bref», «autrement dit» etc., donc des 
ćnoncćs intercalós dans le texte fondamental. 
L'auteur les appelle «fils de I'ćnoncć sur I'ćnon- 
cć meme». De cette manićre apparait un genre 
de voix double que I'on peut retrouver meme 
dans un ćnoncć monologue. Il est caractć- 
ristique pour la poćtique de Dostoievski. 
L'auteur introduit en outre la notion d'excć- 
dent sćmantique, de I'analogie aux ćnoncćs des 
personnes ainsi que le terme de «mćtaplćo- 
nasme» ou «plóonasme móćtatextuel» dont 
font partie toutes les expressions basćes sur 
un «je dis» explicite ou implicite. Wierzbicka 
effectue une analyse sćmantique intćressante 
de ces expressions indćpendamment de leur 
signification grammaticale: «Le composant 
mótatextuel, c'est-a-dire ce commentaire du 
texte lui-móme proprement dit, occupe dans 
Ićcriture sćmantique rćfićtant le cours des 
pensćes une place plus tót ou plus tard que 
le composant proprement dit; et cette succes- 
sion nest pas arbitraire». Dans Ićnoncć appa- 
raissent des mćta-organisateurs qui jouent le 
róle de signalisateurs du theme. Ce sont comme 
des sujets logiques qui apparaissent Ila, des 
sujets logiques qui — de I'avis de I'auteur — se 
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rapportent plutót a des textes abstraits ou 
intellectuels tels que: «en ce qui me concerne», 
«je ne suis pas tout-a-fait convaincu» etc. 

Une revue des formes et des expressions 
grammaticales sćmantiquement et mćtatextuelle- 
ment congues est tres ample et intćressante. 
Ce sont 1a les fonctions mćtatextuelles des 
pronoms anaphoriques, des articles etc. qui 
entrent en jeu. Grace 4 ces excćdents textuels, 
on voit naitre d'intóressantes fonctions sć- 
mantiques et des dćterminants qui font diver- 
sifier de manićre particulićre le style et la 
construction des ćnoncćs. Nous pouvons tirer 
la des conclusions assez poussćes du domaine 
des structures et de la composition de la prose 
narrative, elles nous seront d'une grande aide 
dans Ianalyse de divers genres de textes littć- 

raires. ź 
Dans son article intitulć O głosowej delimi- 

tacji tekstu (A propos de la dćlimitation vocale 
du texte), Irena Dobrzyńska se penche sur 
les móćcanismes de la cohćrence, dćmontrant 
le róle fondamental des signaux du dćbut et 
de la fin transmettant une «instruction». 
«Ce nest que dans le cas d'un dćchiffrement 
de cette regle, c'est-a-dire de la dćtermination 
de Iendroit ou se termine et ol commence 
un texte, qu'il est possible d'interprćter juste- 
ment les autres mćcanismes de la cohćrence». 
L'auteur dćmontre le róle des dólimiteurs en 
tant que structures de signes transfćrćes sur 
les parties voisines du texte. Grace A ces possi- 
bilitćs on peut voir paraitre un processus in- 
verse: la destruction sur certains plans du 
texte. C'est de cette maniere que nait la forme 
dite forme ouverte, dans laquelle les dćlimi- 
tants se transfórent dans diverses parties du 
texte. C'est IA le trait caractćristique du texte 
contemporain. En meme temps que les autres 
composants de I'oeuvre littćraire, les dćlimi- 
teurs jouent un róle non des moindres dans 
Fóvolution historique du genre. lls exercent 
une influence sur la division du texte en parties 
ainsi que sur leur hierarchie. L'auteur dćmontre 
le mćcanisme de I'action de la convention 
dćlimitatrice A partir d'exemples tirćs des rć- 
sultats d'ćtude de la rócitation oli apparaissent 
nettement les dólimiteurs du rythme de la pa- 
role. Les matćriaux utilisćes par I'auteur dans 
ses recherches ćtaient les poćsies de Stanisław 
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Grochowiak analysćes en tant que matćriaux 
phoniques. «Un communiquć linguistique sous 
sa forme phonique est soumis A de nombreuses 
conventions sćmantiques. Une description scien- 
tifique des ces conventions placerai sous un 
jour nouveau tout le processus de I'intercom- 
munication, dćcouvrant le mćcanisme rć- 
glant aussi bien I'ćmission qua la rćception du 
communiquć» (p. 153). Dćveloppće dans cet 
article de maniere tres prócise et tres claire 
et nette a I'aide de tables et de comparaisons, 
la these de l'auteur signale la fonction des 
dćlimiteurs rythmiques. L'auteur indique que 
ce ne sont que certains signaux, et c'est pourquoi 
elle propose un postulat complćmentaire 
«de suivre ce processus dans le cadre du fais- 
ceau des phćnomenes prosodiques». 

Les travaux prćsentćs dans le volume dont 
nous rendons compte se concentrent princi- 
palement autour d'un axe thćmatique — le 
texte cohćrent. lls ne pouvaient €tre tous 
exposćs de manićre aussi dćtaillće. Il convient 
de noter ici les travaux d'Irena Pisarkowa, de 
Jelena Paduczewa et de Jadwiga Wajszczuk 
qui rćflćchit aux liens syntaxiques et a leurs 
rapports envers le texte. Il vaut la peine de 
citer ici la conclusion finale de ses observations: 
«Les liens syntaxiques n'assurent que dans 
une petite mesure une cohćrence au texte. 
Dans le cas d'opposition, c'est un squelette 
structural dćfini qui est le garant de cette 
cohćrence, un squelette qui — bien qua cha- 
que fois il se remplisse d'un autre contenu — 
permet d'€tre identifić dans la quantitć infinie 
de ses incarnations textuelles et qui se laisse 
facilement reconstituer dans les ćnoncćs abrć- 
gćs» (p. 148). 

Cet intćressant recueil d'ćtudes est inau- 
gurć par un article pionnier de Vilem Mathesius 
intitulć O tak zwanym aktualnym rozczłonko- 
waniu zdania (A propos de Tarticulation dite 
articulation actuelle de la phrase). Publić pour 
la premićre fois A Prague en 1947, il ouvrait 
il y a un quart de sićcle la voie A la linguistique 
contemporaine. Il a servi de base aux consi- 
dćrations de J. Martenianov (Moscou) rćunies 
dans Problem aktualnego rozczłonkowania (AR): 
język opisu AR-struktury (Le probleme de 
Varticulation actuelle (AR): la langue de la 
description de AR-structure). L'auteur opere 

Faide d'un systeme de formules complexes 
qu'elle simplifie en definitive vers la fin de 
Particle en tant que «regles» de gćnćration 
des formules «catćgorielles». 

Cette publication de IInstytut Badań Li- 
terackich (Institut des Recherches Littćraires) 
est le premier ouvrage de ce genre dans notre 
littćrature, bien que son theme fondamental 
ait dćja ćtć maintes fois mentionnć et ćtudić. 
Il a ćtć avant tout concu d'un point de vue 
fondamental — celui de la linguistique moderne 
avec tout son appareil sćmiotique, ses modćles, 
ses statistiques etc. On a ćvidemment vu aussi 
entrer en ligne de compte des ćlćments de la 
logique mathćmatique dont se sert la linguistique 
contemporaine. Et 1a un doute s'impose, 
formulć par Whatmough et que Bertil Malmberg 
prósente comme suit: «[...] la langue n'est 
pas mathćmatiques, elle n'est pas non plus 
exclusivement physique ni information concue 
en tant que statistique». On peut sans au- 
cun doute observer certaines analogies, mais 
est-ce qu'elles coincident tout-a-fait? Dans 
de nombreux articles prćsentćs, on a citć Wittgen- 
stein et sa juste remarque au sujet du «courant 
de la vie» dans lequel chaque oeuvre d'art 
doit exister et se trouver ancrće. Est-ce que 
dans ce cas aussi les modeles et les statistiques 
qui dćveloppent nos connaissances linguisti- 
ques ne dćcevront pas les espćrances? II serait 
peut-ćtre justifić que Ićdition suivante de 
ce livre intćressant soit precćdće d'une intro- 
duction ćclaircissant ces problemes compliqućs 
et qu'il soit enrichi de plus amples informations 
concernant la bibliographie du sujet. 

Pour clore ces breves remarques il convien- 
drait peut-€tre de revenir A ce que nous disions 
au dćbut et de rappeler I'opinion de I'ćminent 
logicien polonais Jan Łukasiewicz au sujet 
de I'application des formules de la logique 
mathćmatiques aux Belles Lettres. Il ćtait 
contre! Avait-il raison? L'avenir et le dćve- 
loppement des moyens de recherches nous 
le diront. 

Wanda Lipiec, Łódź 
Traduit par Michał Michalak 

3 B. Malmberg, Les nounvelles tendances 
de la linguistique [ćdition polonaise], p. 332. 


