
Zagadnienia Rodzajów Literackich XXVII 1 
PL ISSK 0084-4446 

GRENVILLE R. ROBINSON 
St. John's. Newfounland, Canada 

ANTONIN ARTAUD ET EUGENE IONESCO 

Le probleme Artaud-Ionesco est souvent posć et pourtant personne ne 
Pa jamais affrontć de facon directe. Il y a presque douze ans, lors de la 
publication d'un article qui consistait d'une entrevue avec Ionesco et une 
traduction de plusieurs extraits en anglais de Passć Prósent Prósent 
Passć, je proposai le probleme a un groupe d'ćtudiants et en meme temps 
je preparai une communication A ce meme sujet. Douze ans se sont 
ćcoulćs et malgrć la suite interrompue de mómoires publićes par Ionesco, 
je m'6tonne de constater que rien n'a changć en rćalitć, si ce n'est que 
Passć Prósent Prósent Passć parut en langue francaise en 1968, a temps 
pour que je lise avant de donner ma communication. Je propose mes 
idćes au lecteur telles qu'elles ćtaient en 1969. 

Le Thódtre et son Double d'Antonin Artaud renferme une thóćorie dra- 
matique qui a influencć de facon considćrable le theatre frangais a partir 
de la Deuxieme Guerre Mondiale et pendant que des animateurs, tels 
Barrault ou Blin, ont subi linfluence ćvidente dArtaud, son influence 
est bien moins ćvidente en ce qui concerne les dramaturges. Ionesco, par 
contre, n'a jamais ćcrit un manifeste du thćatre: ses pieces ne renferment 
aucune thćorie mais ses idćes sur le thćatre se basent directement sur 
ses expćriences comme dramaturge. Si Artaud avait influencć Ionesco, 
ce ne serait point surprenant, mais il serait d'une difficultć ćnorme que 
de prouver l'existence de cette influence, Plutót que de tenter I'impossi- 
ble, n'est-il pas infiniment plus raisonnable de concentrer notre attention 
sur le thóćoriste et le dramaturge, surtout en ce qui concerne la fonction 
et le langage du thćatre? 

La fonction qu'attribuent au thćatre les deux ćcrivains n'a aucun 
rapport avec le boulevard, le theatre «d'apres-diner». Ils se servent du 
drame afin de passer au dela des rćalitćs banales de existence de tous 
les jours pour en arriver aux vćritós fondamentales de la condition hu- 
maine. Artaud, convaincu que les dieux sont morts et que I' homme s'en 
va a la dćrive, ayant perdu tout contact avec les sources de I'existence, 
cherchait a atteindre quelque chose au th6atre qui restituerait A I' homme 
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ses racines transcendentales. Ses rćfćrences a des rites religieux, son in- 
sistence sur le magique et le mythique, róvelent sa próoccupation avec 
tout ce qui se rattache au spirituel: 

L'art n'est pas Iimitation de la vie, mais la vie est limitation d'un prin- 
cipe transcendant avec lequel I'art nous remet en communication 1. 

Le thćatre contemporain, qui s'occupait de psychologie et de rćalisme 
€tait le contraire du thćatre qw'il proposait. Il critiqua la tendance <qui 
sacharne a róduire linconnu au connu» ?. Il cherchait a dćpasser le ni- 
veau de la conscience afin d'atteindre l'irrationel cachć dans I'homme. 
Son intuition de la position prócaire de I' homme miroite son propre ćtat 
d'ame. Tourmentć d'un «effondrement central de l'Ame» %, il se sentait 
menacć par «L'inexistence absolue» *, 

Ionesco souffre d'une angoisse provoquće par ses idćes sur la condi- 
tion humaine, qui s'approchait de tres pres de Ialićnation brechtienne. 
Il constate que dans le passć, le monde ćtait chargć de significations. 
Pour Ihomme contemporain le monde a perdu sa substance, I'homme 
a perdu ses racines. Cette alićnation se sent surtout chez celui qui fait 
face a sa propre mort: 

La condition essentielle de I'home n'est pas sa condition de citoyen mais 
sa condition de mortel 5, 

L'inquićtude d'Artaud a propos de la condition humaine le forca 
a chercher une solution dans le mystique. Le thćatre avait perdu son 
association avec les rites religieux afin de reconqućrir son vćritable róle, 
il fallait retrouver sa nature essentielle: 

Le thćatre est d'abord rituel et magique, cest-a-dire lić A des forces, basć 
sur une religion, des croyance effectives, et dont Tefficacitć se traduit en 
gestes, est lióe directement aux rites qui sont l'exercice meme, et l'expression 
d'un besoin magique spirituel $. 

Le Surrćalisme souligna son dósir de póćnćtrer au plus profond de la 
conscience humaine. Pour lui, le thćatre devait €tre un miroir qui ne re- 
fleterait pas des apparences banales mais les vćritćs cachćes dans I'hom- 
me, vćritóćs qui seraient troublantes et pónibles, voire dangereuses. Son 
point de vue ressemble de pres a celui de Rimbaud, exprimć dans la fa- 
meuse lettre dite «du Voyant» du 15 mai 1871: 

1N. Chiromonte, Antonin Artaud et sa double idóe du thódtre. „Preu- 
ves”, no. 205, (Mrch 1968), p. 11. 

2A. Artaud, Le Thódtre et son Double, [en:] Oeuvres Completes, IV, Paris 
1964, p. 92. 

s Dans une lettre a Jacques Riviere a la N.R.F. citóe par Chiromonte, 
op. Cit., p. 8. 

4 Ibid. 
5E. Ionesco, Notes et Contre-notes, Paris 1962, p. 205. 
sChiromonte, op.cit. p. 13. 
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[Le poćte] ópuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quin- 
tessences 7, 

Ionesco cherche, comme Artaud, a aller au dela de toute superficia- 
litć afin de parvenir au coeur móme de I homme. I1 veut enlever lI' homme 
a son contexte social et disloquer sa fagon normale de penser: 

Je crois que lópaisseur sociale, le pensće discursive cache I'homme a lui- 
-móeme, le sćpare de ses dósirs les plus refoulćs, de ses besoins les plus essen- 
tiels, de ses mythes, de son angoisse authentique, de son rćve3. 

Il essaie avant tout de provoquer dans lesprit de son public une 
conscience de la condition humaine: 

J'ai essayć, par exemple, d'extórioriser langoisse (..] de mes personnages 
dans les objets, de faire parler les dócors, de visualiser l'action scónique, de 
donmer des images concrótes de la frayeur, ou du regret, du remords, de I'alić- 
nation ?. 

Tandis qu'Artaud cherchait a recróer le mystórieux par l'interme- 
diaire de rites magiques, Ionesco dópeint le bizarre et Iinexplicable A par- 
tir de Iordinaire, voire du banal: 

C'est en m'enfoncant dans le banal, en poussant a fond, jusque dans leurs 
dernióres limites, les clichćs les plus ćculćs du langage de tous les jour que 
jai essayć d'atteindre a lexpression de lćtrange oli me semble baigner toute 
lexistence 4%, 

Il ne propose aucune solution a la condition douloureuse et cauche- 
mardesque de I' homme; il prófere poser des questions: 

Un des grands critiques de New York se plaint que, aprós avoir dótruit 
un conformisme, n'ayant rien mis a sa place, je laisse ce critique et les spec- 
tateurs dans le vide. C'est bien ce que j'ai voulu faire. C'est de ce vide que 
Phomme doit se tirer tout seul... 11, 

Bien qu Artaud subit l'influence du Surrćalisme, Ionesco jouit de plus 
de succes dans ce domaine. Andrć Breton reconnut comme fait quIo- 
nesco avait atteint au thćatre ce que les Surrćalistes n'avaient jamais 
rćussi a faire 12, Artaud s'opposa nettement a un thćatre d'idćes. Il n'a- 
vait aucun systeme cohćrent d'idćes A precher, car il se concernait de cho- 
ses intangibles. L'idćologie dans le thćatre revetit une signification nou- 
velle apres la mort d'Artaud. A la fin de la Deuxieme Guerre Mondiale 
bien des ćcrivains ressentirent le besoin de se dóclarer sur le plan poli- 
tique. Ionesco a toujours refusć tout engagement qui risquait d'exiger de 
 

TJ. A. Rimbaud, Oeuvres completes, Paris 1951, (Bibliotheque de la 
Plćiade”), p. 269. 

$Ionesco, op.cit. p. 86. 
9 Tbid., p. 200. 
10 Ibid., p. 15. 
11 Ibid., p. 188. 
i2F. Towarnicki, An Interview with Eugene Ionesco, „Evergreen”, Ja- 

nuary 1971, p. 70. 
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sa part le dćveloppement d'un systeme idćologique. Ce ne sont pas seule- 
ment des raisons politiques qui l'ont induit a refuser de formuler une 
quelconque idćologie: ses expćriences en Roumanie, pays inondć par la 
propagande nazie, le convainquirent. Certains critiques considerent Rhino- 
córos comme une piece anti-nazie, mais Ionesco s'attaque A quelque cho- 
se de plus fondamental, de plus universel que le Nazisme: 

Rhinocóros est sans doute une piece anti-nazie mais elle est aussi surtout 
une piece contre les hystćries collectives et les ćpidćmies qui se cachent sous 
le courant de la raison et des idćes mais qui n'en sont pas moins de graves 
maladies collectives dont les idćologies ne sont que des alibis 18, 

La politique a eu une influence profonde sur Ionesco, au point de le 
rendre anti-politique. Rien ne justifie pour lui une ideologie qui entraine 
la souffrance. Il soupgonne apparemment que toute action politique est 
nocive. I1 fletrit le mythe de la rćvolution, le mythe que la rćvolution 
amenera un nouvel et meilleur ordre politique, et attribue a la jeunesse 
de l Europe orientale une sagesse supćrieure a cet ćgard. Elle s'est ren- 
due compte de la futilitć de toute rćvolution et a essayć de dćmystifier 
les partis politiques de la droite et de la gauche !*, Dans le passage sui- 
vant cette opposition est claire: 

J'ai considćrć que je n'avais pas Aa próćsenter un systćme idćologique per- 
sonnel, pour lopposer aux autres systemes idćologiques et passionnels. J'ai 
pensć avoir tout simplement a montrer linanite de ces terribles systemes, ce 
a quoi ils menent comme ils enflamment les gens, les abrutissent, puis les 
róduisent en esclavage %. 

Pour opposć qu'il soit aux pieces a these, Ionesco reconnait que toute 
piece s'oriente autour de I'histoire contemporaine que ce soit a dessein 
ou non. Tout comme Artaud, il refuse lidće qu'une piece doit €tre le 
miroir d'ćvćnements contemporains. Tous les deux recherchaient I'uni- 
versalitć au thćatre, universalitć qui s'exprimerait par lintermćdiaire de 
certains archćtypes. Les idćes d' Ionesco sont nettes: j 

J'espere avoir retrouvć, intuitivement, en moi-móme, des schemes mentaux 
permanents du thćdtre. Finalement, je suis pour le classicisme; c'est cela 
Pravant-garde. Dócouverte d'archćtypes oublićs, renouvelćs dans Texpression: 
tout vrai crćeateur est classique 16, 

Artaud dćcouvrit dans Part exotique du thćatre balinais une corres- 
pondance avec les forces cachćes au plus profond de I' homme qui man- 
quait dans le thćatre francais et il dóćcouvrit ćgalement une universalitć 
qui avait sa source dans l'emploi d'archćtypes: 

[..]une des raisons de Fefficacitć physique sur Fesprit de la force d'action 
directe et imagóe de certaines rćalisations du thćatre oriental comme celles 

18 Ionesco, op. Cit., p. 177. 
u Towarnicki, op. cit. p. 72. 
% [onesco, op. cit., p. 177. 
16 Ibźd., p. 110. 
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du thćatre balinais, est que ce thćdtre sappuie sur des traditions millćnaires, 
quwil a conservć intacts les secrets d'utilisation des gestes, des intonations, 
de Iharmonie, par rapport aux sens et sur tous les plans possibles 7. 

Artaud dóplora la dócadence du thćatre qu'il attribua en partie au 
moins au public bourgeois. Le vrai thćatre devrait faire appel aux masses, 
devrait employer lidiome populaire. II imputa aux masses une sagesse 
et une humanitć qui manquaient chez les bourgeois: il fallait chercher 
ia vćritć au niveau populaire: 

Le public qui prend le faux pour du vrai, a le sens du vrai et il rćagit 
toujours devant lui quand il se manifeste. Pourtant, ce n'est pas sur la scene 
qu'il faut le chercher aujourd'hui, mais dans la rue £, 

Ionesco est anti-bourgeois mais il ne partage pas la foi d'Artaud en 
ce qui concerne les masses. Employer le langage de la rue, comme Ar- 
taud lavait suggćrć, aurait comme rćsultat la crćation d'un theatre po- 
pulaire, et Ionesco souligne clairement son opposition A un tel theatre: 

Je suis pour un anti-thćdtre, dans la mesure od Ianti-thćatre serait un 
theatre anti-bourgeois et anti-populaire... Vouloir dćlibćróment rendre le thćatre 
populaire c'est, en somme le trivialiser, le simplifier, le rendre rudimentaire ", 

La tyrannie au theatre des chefs-d'ouvres classiques fut attribuće 
aux gońts de la bourgeoisie par Artaud qui avait en horreur «cette ido- 
latrie des chefs-d'ouvres fixćs qui est un des aspects du conformisme 
bourgeois» 0. On pergoit une certaine jalousie dans la fagon dont il at- 
taque «ce respect de ce qui est ćcrit, formulć ou peint, et qui a pris for- 
me» 21, [onesco ne partage pas cette haine d'oeuvres classiques. L'univer- 
salitć d'un chef-d'oeuvre constitue sa valeur intrinseque. Tandis qu' Ar- 
taud estime que les chefs-d'oeuvre sont morts et un empEchement a la re- 
cherche de la vćritć, Ionesco est en dćsaccord total avec lui: 

Les philosophies vivantes que sont les oeuvres d'art, au contraire, ne sont 
pas infirmóes les unes par les autres [...] Les grands chefs-d'oeuvres, les grands 
poetes, semblent se justifier, se complćter, se confirmer les uns les autres 2. 

lonesco et Artaud se próoccupent tous les deux du langage du th6a- 
tre, mais de facons diffćrentes. Artaud voulait abolir le texte ćcrit, di- 
vorcer le thćatre de tout lien littćraire: 

(..] il importe avant tout de rompre lassujetissement dń au texte %, 

Il voulait móme aller plus loin en constatant que: 
 

17 Artaud, op. cit., p. 57. 
18 Tbid., p. 91. 
w Artaud, op.cit., p. 196. 
20 Ionesco, op.cit. p. 196. 
2 Artaud, op. cit., p. 91. 
22 Ibid., p. 89. 
8 Ionesco, op.cit. p. 22. 
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Le dialogue — chose ócrit et parlć — n'appartient pas spócifiquement a la 
scene, il appartient au livre 4, 

Artaud cherchait a employer la parole d'une maniere nouvelle et ori- 
ginale: le langage devrait €tre une incantation et non pas un simple mo- 
yen de communication: 

[..] ce langage objectif et concret [...] fait des mots des incantations. Il pousse 
la voix. Il utilise des vibrations et des qualitćs de voix. Il fait pićtiner €eper- 
dument des rythmes. I1 pilonne des sons [...] il rompt enfin I'assujettissement 
intellectuel au langage, en donnant le sens d'une intellecutalitć nouvelle et 
profonde %, 

Jean Giraudoux et Louis Jouvet en avait tous deux dit autant, mais 
Artaud va plus loin en voulant employer le langage des reves: 

Il ne sagit pas de supprimer la parole articulóće, mais de donner aux 
mots a peu pres Iimportance qu'ils ont dans les rćves *%, 

S'il rćduisit limportance du langage parle, ce fut afin d' explorer a fond 
les possibilitćs d'expression des autres aspects de la mise en scene. En ce 
qui concerne Ionesco, le thćatre c'est le dialogue! 

D'abord le thćadtre a une fagon propre d'utiliser la parole, c'est le dia- 
logue, c'est la parole de combat, de conflit ?7, 

Pourtant, Ionesco n'emploie pas le langage d'une maniere conventionnelle: 
L..] le verbe lui-meme doit €tre tendu jusqu'a ses limites ultimes, le langage 
doit presque exploser, ou se dćtruire, dans son impossibilitć de contenir les 
significations ?8, 

Dans La Lecon la parole revet un pouvoir extraordinaire d'agression: le 
professeur tue lćleve par la simple rćpćtition du mot «couteau» car le 
couteau est de prófćrence invisible meme si le metteur en scene a le 
droit, selon l'auteur d'employer un couteau rćel. Dans La Cantatrice 
Chauve le langage perd tout son contenu intellectuel et devient une spe- 
ce d'automatisme qui róvele le conformisme du personnage. Ionesco pas 
plus qu Artaud ne limite le langage du theatre au texte: 

Mais tout est langage au thćatre: les mots, les gestes, les objets, action 
elle-móme car tout sert a exprimer, A signifier. Tout n'est que langage *, 

Lvoriginalitć d'Artaud tient non seulement a lexpansion du langage 
au thćatre, mais aussi au ton, au caractere qu'il impose. Il crća son <The- 
atre de la Cruautóć». Seulement en assaillant le spectateur saurait-il 
chasser de l'esprit du public la complaisance qui ćtait I'ennemi de la spi- 
ritualitć: 

4 Artaud, op.cit. p. 106. 
25 Ibid., p. 45. 
26 Ibid., p. 108. 
27 Tbid., p. 108. 
28 Ionesco, op.cit. p. 15. 
29 Ibid., p. 15. 
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Sans un ćlóćment de la ceruautć A la base de tout spectacle, le thćdtre 
n'est pas possible. Dans letat de dógenćrecence ou nous sommes, c'est par la 
peau qu'on fera rentrer la mćtaphysique dans les esprits %0, 

La cruautć aurait un but metaphysique, Ióćveil de la conscience. Il 
est pourtant ćvident qu'Artaud ne considerait pas la cruautć dans son 
sens purement abstrait, car il ćcrit A propos de la manifestation physique 
des actes de violence: 

Cette cruautć, qui sera, quand il le faut, sanglante [...] 31. 

Il se montre pessimiste en ce qui concerne I' homme et il donne a enten- 
dre que la cruautć au thćatre est essentiel pour miroiter fidelement le 
caractere de I! homme: 

Le thćatre ne pourra devenir lui-mEme [..] qu'en fournissant au specta- 
teur des prócópitćs vćridiques de rEves, oli son gońt du crime, ses obsessions 
€rotiques, sa savagerie, des chimeres, son sens utopique de la vie et des choses, 
son cannibalisme meme, se dćbondent %, 

Artaud tente de prouver que son thćatre de la cruautć est bónćfique en 
le comparant a la peste. Il considere la peste comme la punition bien 
mćriteće des pechćs de l' homme que purgent les ćpidćmies. Tout comme 
la peste, le theatre doit exorciser le mal: 

Il semble que par la peste et collectivement un gigantesque abces, tant 
moral que social, se vide; et de meme que la peste, le thćatre est fait pour 
vider collectivement des abces 33, 

Ce thćśatre de la cruautć a le pouvoir de montrer a 'homme sa vćri- 
table image et de le forcer A adopter une attitude hćroique face au de- 
stin: 

L'action du theatre, comme celle de la peste, est bienfaisante, car poussant 
les hommes 4 se voir tels qu'ils sont, elle fait tomber le masque, elle dćcouvre 
le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie; elle secoue Iinertie asphy- 
xiante de la matiere qui gagne jusquaux donnćes les plus claires des uns; 
et revelant A des collectivitćs leur puissance sombre, leur force cachóe, elle 
les invite A prendre en face du destin une attitude hóroique et supórieure 
qu'elles n'auraient jamais eue sans cela 34, 

Par occasion, Artaud essaie d'attćnuer laspect brutal de son theatre 
en y assignant une rigueur morale et intellectuelle. Son adaptation des 
Cenci 55 pourtant traite de la cruaute d'une maniere des plus conven- 
tionnelles. La piece, loin d'ćvoquer une conscience mótaphysique, provo- 
que un sens d'horreur sordide. 

30 Tbid., p. 116. 
81 Artaud, op. cit., p. 118. 
32 Tbźd., p. 146. 
88 Tbżd., p. 109. 
84 Tbid., p. 38. 
%8 Tbźd., p. 39. 
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La cruautć n'a pas de place dans l'univers d'Ionesco. Lui est profon- 
dement conscient de l'aspect cauchemardesque de la vie humaine a un 
degrć probablement impossible avant la Seconde Guerre Mondiale et par 
consćquent impossible dans le cas d'Artaud. Peut-etre que les idóes de 
ce dernier sur les vertus de la cruautć aurait changć de facon radicale 
sil avait vócu plus longtemps. Si Ionesco choisit d'assailler son public, 
il choisit de prófćrence I'humour: 

L'humour fait prendre conscience avec une luciditć libre de la condition 
tragique ou dórisoire de "homme %, 

Le rire que provoque Ionesco est inquiet. Son humour est noir et tou- 
che quelquefois au tragique: «[...] seul ce qui est insoutenable est tra- 
gique, profondćment comique, essentiellement thćdtre» 37, La ou Artaud 
prófćra la cruautć, Ionesco se sert de la comódie afin d'ćbranler les ta- 
bous et les conventions et d'enlever au public un faux sens de la sćcu- 
ritć: 

Une seule dćmystification reste vraie: celle qui est produite par I'humour, 
surtout s'il est noir [...] le rire est seul A ne respecter aucun tabou, A ne pas 
permettre lćdification de nouveaux tabous anti-tabous 8, 

L'influence d'Antonin Artaud sur le thćatre francais contemporain se 
base surtout sur ses idćes en ce qui concerne la mise en scene. I] insiste 
sur la nature physisque du thćatre et sur la nócessitć d'un langage con- 
«ret: 

Je dis que le scene est un lieu physique et concret qui demande qu'on 
le remplisse, et qu'on fasse parler son langage concret 3%, 

Il faut chercher ce langage dans la mise en scóne qui est «la ma- 
tćrialisation visuelle de la parole» et ćgalement «le langage de tout ce 
qui peut se dire et se signifier indćpendamment de la parole» %. 

Artaud voulait crćer une expćrience totale qui ferait appel a tous les 
sens en employant toutes les ressources de l'ćclairage, du son, du dścor, 
des objets et des acteurs, conception qui rappelle entre autres Claudel, 
Jouvet et Giraudoux qui avaient cherchć un thćatre total eux aussi: 

Il y a une idće du spectacle intógrale a faire renaitre. Le probleme est 
de faire parler, de nourrir, et de meubler Fespace i, 

Le thćatre ballanais, tellement admirć par Artaud, lui avait fourni un 
exemple des effets a rćaliser par lintermódiaire de la mise en scóne et 
sans rófćrence a un texte. Le metteur en scene devient une sorte de „mai- 

6 Tvadaptation de la piece de Shelley qui date de 1819 eut sa premiere re- 
prósentation le 6 mai, 1935. 

37 Ionesco, op. cit., p. 121. 
8 Ibid., p. 7. 
89% Ibid., p. 122. 
40 Artaud, op.cit., p. 45. 
4 Ibid., p. 83. 
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tre de cćrómonies sacróćes 42, Dans son thódtre de la cruautć Artaud vi- 
sait le remplacement de l'auteur par le metteur en scene. Au lieu de 
prósenter des pieces toutes faites, le metteur en scene choisirait des the- 
mes qui pouvaient passer directement A la scene: le theatre balinais et la 
comedia dell'arte devaient tendre au móme but. Artaud attribua la su- 
pćrioritć du thćatre balinais au metteur en scóne «dont le pouvoir de 
crćation ćlimine les mots» 4. 

La lumiere deviendrait une entitć qui comprendrait «sa force, son in- 
fluence, des suggestions» *, I] fallait chercher de nouveaux effets: des 
vibrations lumineuses, des couches de lumiere ou des volćes d'ćtincelles. 
Le son devrait inclure la musique, la parole et le bruit tout pur: 

La sonorisation est constante: les sons, les bruits, les cris sont cherchćs 
dabord pour leur qualitć vibratoire, ensuite pour ce qu'ils reprćsentent %, 

Les instruments de musique tout en restant la source de sons servi- 
raient comme de simples objets. Bref, Artaud voulait crćer de nouveaux 
sons extraordinaires en explorant les possibilitćs d' instruments qui exi- 
staient dćja en employant des instruments anciens ou móme en inventant 
de nouveaux. La qualitć d'agression du son est soulignć et il cherchait 
<des bruits insupportables, lancinants %. 

Le comódien ćtait ćgalement d' importance dans le thćatre de la cru- 
autć, le comódien comme instrument plutót que I'acteur qui joue passi- 
vement un róle completement bornć par un texte. Toutes les possibilitćs 
du corps humain serviraient a rendre significatif tout mouvement. Ar- 
taud aurait aimć systómatiser un langage de tous les mouvements possi- 
bles du corps et du visage pour que ces mouvements eussent pu €tre 
aussi ćtroitement orchestrćs que les mouvements rituels du thćatre bali- 
nais. Cette notion est en opposition directe a Iimprovisation et A la fan- 
taisie puisqu'il aurait fallu tout travailler d'avance: 

Le spectacle sera chiffć d'un bout a Pautre, comme un langage. C'est 
ainsi qu'il n'y aura pas de mouvement perdu 7. 

L'ćlćment humain de ce thćatre de la cruautć aurait comme comple- 
ment des masques et de gigantesques marionnettes. Les costumes a leur 
tour auraient une importance capitale et c'est pour cette raison qu Artaud 
prófćra les costumes traditionnelles, plus riches d'associations que les co- 
stumes modernes. 

Artaud voulait en meme temps faire disparaitre la sćparation physi- 
que entre le public et la scene. L'action assaillirait le public de tous có- 
tós et a plusieurs niveaux. Il compara l'effet total de sa mise en scene 

42 Tbid., p. 117. 
48 Ibid., p. 72. 
44 Tbid., p. 65. 
4 Tbid., p. 98. 
46 Tbid., p. 98. 
«7 Tbid., p. 113. 
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a une espece de sorcellerie, qu'il fallait invoquer objectivement et avisć- 
ment. Il remarque que I'avant-garde s'avance vers une espece de «theatre 
magique, qui assaillirait le spectateur» 8, 

Ionesco par contre s'oppose completement a Artaud en ce qui con- 
cerne le róle du metteur en scene, qw'il concoit comme suit: 

[..] le metteur en scene doit se laisser faire. Il ne doit pas vouloir quelque 
chose de la piece, il doit s'annuler, il doit €tre un parfait róceptacle *%, 

Il se rend compte que bien que le texte fasse partie d'une piece, il n'en 
constitue pas la totalitć. «La piece est tout un jeu, le sujet n'en est que 
le prótexte, et le texte n'est que la participation» 50. En fait, Ionesco a or- 
chestrć le cótć physique de son thćatre. Dans Les Chaises, par exemple, la 
prolifćration des chaises sur la scene et les sonneries rópćtćes font partie 
intógrante de la piece, absolument nócessaire a leffet voulu. Pourtant il 
s'agit de la volontć du dramaturge, et le metteur en scene n'a pas le 
droit d'y changer le moindre detail. Ionesco reconnait nćanmoins Iimpor- 
tance des aspects techniques du nouveau thćatre et il n'iignore pas les 
innovations d Artaud: 

[..] tout est permis au theatre, incarner des personnages, mais aussi matória- 
liser des angoisses, des prósences intćrieures. Il est donc non seulement per- 
mis, mais recommendć de faire jouer les accessoires, faire vivre les objets, 
animer les dócors, concrćtiser les symboles 51, 

La tentative d'Artaud de bannir I'auteur du thćatre comporte un 6le- 
ment d'ćmotion ou meme d'irrationalitć si Von considere ses efforts per- 
sonnels en ce qui concerne ses ćcrits. Les Cenci est une piece comple- 
tement convetionnelle. Le point de vue d'Ionesco a cet ćgard n'a pas sa 
source dans l'arrogance. Pour lui et pour son public le theatre devient a la 
fois une exploration et une rćvćlation. 

Je veux dire qu'une oeuvre thćatrale, par exemple, est elle-meme sa pro- 
pre dćmarche, est elle-meme une exploration, devant arriver par ses propres 
moyens a la dócouverte de certaines rćalitós, de certaines ćvidences fonda- 
mentales, qui se róvelent d'elles-móemes, dans le cheminement de cette pensće 
crćatrice qui est Tócriture, ćvidences intimes... innattendues au dópart et, 
qui sont surprenantes pour lauteur lui-meme et souvent pour Iauteur lui- 
-meme 52, 

Entre Artaud le thćoricien et Ionesco le dramaturge, il existe maintes 
diffćrences. Artaud propose bien des thćories qui paraissent peu prati- 
ques; il ne rćussit jamais A ćcrire une piece conforme A ces thćories. Le 
theatre d'Ionesco n'est pas le rósultat d'idćes próconcues mais constitue 
de l'expćrimentation continue et une recherche de la vćritć. On peut 

48 Tbżd., p. 118. 
9 Towarnicki, op.cit. p. 73. 
56 Jonesco, op. cit., p. 166. 
51 Tbźd., p. 179. 
52 Ibid., p. 15. 
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comparer Artaud a Rimbaud: comme <«voyant» il cherche sans arret l'im- 
possible. En fait, il se rćvele plus poćte que dramaturge surtout dans 
Le Thćdtre et son Double. Ionesco par contre est un sage. Essentiellement 
humain, sage et articulć, il presente des apercus d'une valeur considćrable 
du thćatre en particulier et de la vie en gónćral. Nous ne condamnons 
pas Artaud a force de louer Ionesco. Si Ionesco a trouvć des metteurs en 
scene et un public pour son thćatre, c'est Artaud qui a dógagć le chemin. 

ANTONIN ARTAUD I EUGENE IONESCO 

STRESZCZENIE 

Czy Antonin Artaud, teoretyk, wpłynął bezpośrednio na Eugene'a Ionesco, 
dramaturga? Jest rzeczą niemożliwą, naszym zdaniem, aby dać na to pytanie 
odpowiedź definitywną. Istnieje wiele punktów stycznych pomiędzy teoriami 
Artaud i Ionesco. Zestawiając dzieło Artaud Thćdtre et son Double, które za- 
wiera jego poglądy na to, czym powinien być teatr, z Ionesco'a Notes et Contre- 
-notes, gdzie zawarte są idee ex post nad znaczeniem jego sztuk, wiele podo- 
bieństw rzuca się w oczy, lecz prawie tyle i różnie. Chociaż niniejsze studium 
bu tych prac nie daje odpowiedzi na pytanie podstawowe, to następujące wnio- 
ski są jasne. Artaud zaproponował sporo teorii które wydają się mało praktyczne; 
nigdy mu się nie udało napisać sztuki zgodnej z jego ideami. Teatr Ionesco nie 
jest wynikiem wcześniej podjętych idei, lecz stanowi eksperyment i poszukiwanie 
prawdy. Można porównać Artauda do Rimbaud: jak „jasnowidz” poszukuje nie- 
ustannie niemożliwego. Nie potępiamy tu Artauda chwaląc Ionesco. Jeśli Ionesco 
znalazł inscenizatorów i publiczność dla swego teatru, to Artaud utorował mu ku 
temu drogę. 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 


